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Avant-propos. sou rces et bibliographie

l) Etat de la guestion, problématique

I1 y a, notamment en France, deux types de courants historiographiques qui se sont
intéressés aux villes, à leur histoire et particulièrement pour ce qui nous concerne, aux villes de
Lorraine ou à St-Avold rnêrne.

Le plus ancien est celui de l'érudition locale. Beaucoup de villes d,e Lorraine ont donné
lieu à des études et publications, à partir du XIXème siècle ou même plus tôtr . Cependant, elles
peinent souvent à dégager le sens historique des données qu'elles utilisent et n'abordent pas
l'histoire des villes par le biais de questions à résoudre mais seulement par un souci d,exhumer
des sources que le temps a rendu exotiques. Ce sont souvent des compilations, des collections de
documents. Leur propos est en quelque sorte plus anatornique que physiologique. Il ne met pas

suffisamment en relation entre eux les documents. Cependant, ces travaux publient des données
qui pennettent de comparer les villes entre elles.

A Saint-Avold, un libraire a publié dès le Second Empire une histoire de la ville2. Cet
ouvrage collationne les chartes rnédiévales de la ville et des anecdotes du XIXèrne siècle (sans

mentionner de sources). Mais déjà au XVIIIème siècle, le procureur d.u Roi à St-Avold, Nicolas

Pascal Gerardy, sensible à l'ouvrage de Dorn Calmet sur les comlnunautés de Lorraine3, avait
rédigé au début d'un gros dictionnaire des usages et réglements naboriens, une notice historique

et géographique, dans I'esprit du travail du bénédictin lorraina.

Le second courant historiographique, plus officiel, celui des universitaires, s,est
tardivement penché sur les questions urbaines, essentiellement après lg45s. Auparavant, les
historiens se conformaient à une vision du passé foncièrernent politique, diplomatique ou
rnilitaire. L'histoire s'écrivait à l'échelle de l'Etat, des Etats, ce qui correspondait au présent,

vécu par les historiens de l'époque. Ils travaillaient sur les archives nationales et décrivaient

' L'histoire de ce courant en Lonaine a été relatée pal H. Hiegel : L'hi.storiographie françai.se et
allemande en Lorraine de langue allemande de Ig5B à l9sg, in AE 195g, pp 127_1s7.2 P. Bronder'. Histoire de St-Avold.Metz lg6g.
t Dom A. calmet : Notice de la Lo,maine',2 tomes,Nancy 1756 (reprint paris 1973.)* Cf. notre commentaire des manuscrits de Gerardy, infra p 21.t Ot peut trouver des raisons spécifiques à la France pour expliquer cet état de fait (le trait rnajeur du
pays qui accaparait les énergies était l'Etat, par aitleurs la population était plus caractérisée par sa ruralité
que par ses villes, celles-ci étant éclipsées par le cas exceptionnel de Paris) mais cette chronologie est plus
universelle (cf introduction de J.L. Pinol : [,e monrle des villes au XIXème siècle, pans, l99l).
Evidemment les cités-Etat du Moyen-Age ou des ternps modernes ont été étudiées plus tôt
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notamment l'économie de la France à partir de docunrents de synthèse, élaborés par les
fonctionnaires de l'Etat, du point de vue de I'Etat et de la politique économique. Cependant, dès
l'époque de la Revue de Synthèse Historique, fondée en 1900, puis avec les travaux impulsés par
les fondateurs de la revue des Annales, le point de we des historiens s'est déplacé, aussi bien sur
le plan thérnatique que sur le plan des sources6.

L'histoire économique, démographique et sociale est devenue le premier souci de
nombre de chercheurs. lls ont aussi utilisé des sources différentes, provenant de fonds
départementaux et locaux. il y eut une prise de conscience de la diversité des situations
régionales, par delà le centralisme de I'Etat et un souci de reconstifuer la toile de fond
différenciée du passé national, essentiellement aux époques moderne et contemporaine, c,est-à-
dire pour des périodes qui permettaient des analyses quantitatives précises, parce que des
sources statistiques importantes avaient été conservées.

Ce courant des Annales ou influencé par les Annales a produit toute une série de thèses
sur des régions (Bourgogne, Beauvaisis, Provence, Languedoc, ...) ou des grandes villes (Caen,
Bordeaux, Marseille, Lyon,...) qui ont progressivement permis par la suite à différents auteurs de
tenter de grandes synthèses sur I'histoire de la France rurale, urbaine, I'histoire dérnographique
de la France.

D'autre part,la problématique historique de ces études tenitorialisées a longtemps été
concentrée sur les questions dérnographiquesT. On a d'abord mis en évidence les caractères
particuliers des populations rurales des différentes régions, à l'aide de la méthode mise au point
par Fleury et Henry (étude de la reconstitution des familles) et qui ne pouvait être utilisée qu,à
propos de petites populations. On se demandait donc si les résultats de ces recherches sur le
monde rural s'appliquaient à l'univers urbain. Aussi choisit-on tout d'abord des grandes villes
(analysées par d'autres rnéthodes), qui devaient plus probablement refléter une éventuelle
originalité des populations urbaines par rapport aux populations rurales.

En conséquence, les petites villes ont été peu étudiées, du moins par les historiens8,
dont les synthèses se réferent essentiellement au cas des grandes villes et laissent dans l,ombre
les petites villes dont la diversité et le nornbre est très srand.

6 G. Bourdé et H. Martin : Les écoles hi.storique.r,paris, 19g3.t Cf' la préface de P. Goubert de la thèse de M. Lachive r : La popularion rJe Meulan clu XVIIènte au
XIXème siècle, étude de démographie historique, paris, 1969.* Les géographes, dans le cadre de l'étude des réseaux urbains ou de petites régions, le plus souvent
animées par des petites villes, ont réalisé beaucoup de monographies qui décrivent les petites villes et
surtout leurs fonctions. Ayant commencé (et non achevé) il y a plus de dix ans une thèse de géographie,
nous solrunes personnellement partis d'une problématique de géographe pour glisser ensuite vers une
problérnatiq ue d' hi storien, travai ll an t sur des arch ives historiques.
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En effet, selon leurs tailles, leurs situations géographiques, le t1pe de réseau urbain

auquel elles appartiennent, leurs degrés de spécialisation productive et bien d'autres paramètres

plus ou moins specifiques, les centaines de villes moyennes et petites de l'ère préindustrielle ont

évolué de manières bien différentes et à des époques elles-mêmes variées, face aux sollicitations

de I'environnement occidental. Cette diversité se retrouve même parfois à l'échelle modeste du

département et complique toute approche globale.

Deux cas de petites villes françaises ont cependant fait I'objet de < grandes thèses >,

selon J.P. Poussoue.

La première concerne Meulaqro (1800 à 2300 habitants), une petite ville du bassin

parisien, très comparable à St-Avold. Située à 40 km de Paris, elle n'a eu au XWIIème siecle

qu'une centralité limitée (un bailliage secondaire subordonné à celui de Mantes la Jolie) et

comme St-Avold, elle a perdu toute centralité en 1790. De même, elle n'était que peu specialisée

au plan de la production artisanale. Cependant, l'étude que M. Lachiver a consacré à Meulan est

presque purement démographique ; plus précisément encore sa préoccupation a été surtout de

mesurer l'évolution de la fécondité des femmes de Meulan sur une longue periode. Aussi, décrit-

il rapidement la population active de la ville, constate-t-il les évolutions sans chercher

d'explications à la faible croissance d'une ville bien placée (en bord de Seine) pour capter des

courants d'immigration, participer aux échanges voire à I'approvisionnement de l'énorme

métropole parisienne, toute proche. Son problème n'est pas de comprendre l'évolution

économique bien qu'il en suggère une explication : la grande mobilité de la population qu'il ne

mesure d'ailleurs qu'à I'immigration.

La seconde étude concerne Bayeuxrr (7500-10.000 habitants), ( type de la ville

traditionnelle stagnante >>, selon J.P. Poussoutt. n s'aglt ici d'une ville bien plus importante que

Saint-Avold, qui était chef-lieu d'une élection, d'un évêché, possédait 6 couvents, un collège, 14

paroisses, un bailliage, d'autres juridictions et bureaux fiscaux" un subdélégué. D'autre part,

Bayeux développa au XVIIIème siècle une spécialité artisanale, la dentelle qui se maintint

jusqu'à la fin du XD(ème siècle et s'effondra quand apparut une concurrence de la dentelle

' J. Meyer et J.P. Poussou : Etudes sur les villes françalses, Paris 1995, pp. ll-12.
lo M. Lachiver, op. cit.
rr M. El Kordi : Bqteux aux XVII et XVIIIène siècles, contibution à l'histoire urbaine de la France.
Paris, 1970.
t2 J. Meyer et J.P. Pousson, op. cit.
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mécanique. Quant aux autres branches de I'artisanat textile local, assez diversifié à Bayeux au

XVIIIème siècle, elles s'essoufflaient déjà depuis longtemps, en 1789.

Ici aussi, on a donc une ville qui a raté son adaptation à I'industrie, mais cette question

sort (chronologiquement) du sujet de l'étude de M. El Kordi qui ne l'évoque que dans sa

conclusion

Le propos de I'auteur est encore essentiellement démographique et descriptif. Il décrit

des réalités sociales, démographiques, économiques, sans les mettre suffisamment en relation

entre elles, peutétre parce qu'il utilise très peu les inventaires après decès et I'enregistrement

des opérations de crédit qui permettent d'analyser la circulation des flux financiers intemes de la

ville, les rpanières de financer l'économie locale. M. El Kordi affirme que les artisans de Bayeux

manquaient de capitaux ; or la ville concentrait une classe rentière riche de nobles et

d'ecclésiastiques, d'ailleurs engagés dans les mutations agricoles du Bessin au XVIIIème siècle.

La question serait donc de savoir ce qu'est devenue cette rente foncière, s'il y avait des

connexions entre le milieu des artisans et celui des marchands qui animait I'industie de la

dentelle, pourquoi celle-ci ne s'est pas adaptée à l'évolution ou reconvertie.

Ces deux thèses sont donc essentiellement axées sur les questions démographiques qui

intéressaient I'historiographie des années 1 950- I 970.

D'autre part, les geographes, qui étudient les vrlles même petites, le font à partir de

I'analyse des fonctions urbaines, comme résultat d'une évolution économique ou politique

globale inéluctable. Personnellemen! nous chercherons plutôt les réactions humaines, les

passions humaines qui sont à l'origine de l'évolution de St-Avold et qui pourraient expliquer le

cas de nombreuses autres villes declinantes.

En fin de compte, les études urbaines d'une certaine ampleur, réalisées jusqu'ici sur des

petites villes, sont très déficientes pour rendre compte du devenir de ces communautés

d'habitants et ne permettent pas encore de réaliser une typologie argumentée et fonctionnelle de

l'évolution de ces petites villesr3.

13 Pour ce qui concerne l'étude du XD(ème siecle, il y a eu quelques cas de monographies de petites
villes, notanment réalisees par des américains (St-Charnond, Rivede-Gier, L,e Charnbon-Feugerolles).
Cependant, oescasme,ntionnésparJ.L. Pinol, (Le monde desvilles auXIXème siècle, Paris, 1991, p 9)
sont ceux de petites villes-champignons, atteintes tès tôt par le développernent rapide de un ou deux
secteurs d'industries lourdeg Rives de Gier et Le Chambon-Feugerolleq dens la périphérie de St-Etienne.
D'une maniere génerale ce sont les régions en développement qui ont été le plus étudiées pour le XIXème
siecle : le Nor{ la region lyonnaise et la region parisienne, les bassins charbonniers isolés.
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C'est pourquoi, en 1985, constatant ce silence historiographique, J.P. Poussou et Ph.

Loupès réunirent à Bordeaux un colloque sur le thème des petites villes du Moyen-Age à nos

ioursra. Les participants tentèrent de cerner la réalité de ces petites villes non seulement en

France mais encore en Angleterre, au Danemark, en Espagne et en Italie à des époques diverses.

Leur problème fut surtout de définir ce qu'étaient ces petites villes, de les diftrencier des

bourgs des villages ou des villes plus affirmées, d'examiner les réseaux urbains, de constater

l'évolution des petites villes dans différents cadres géographiques. Leurs conclusions posent plus

de problèmes qu'elles n'en résolvent. Selon J.P. Poussou la cause en est qu'il n'existe pas assez

de monographies qui permetfaient de comprendre concrètement, à l'échelle des poignées

d'hommes concernés, comment et pourquoi une petite ville, plus ou moins emblématique, c'est-

à-dire représentative (dans le cadre d'une typologie à construire), apparaît et évolue dans un sens

ou dans I'autrel5.

Ce colloque met donc en évidence le besoin de monographies qui permettraiant dans un

deuxième temps de systématiser la question de l'évolution des petites villes.

Pow ce qui concerne St-Avold elle-même et en dehors des articles très precis sur les

églises, mariages, cimetières, et d'autres, que nous utiliserons en temps voulu, il faut faire état de

trois travaux à portée plus générale.

D'une part, un article de P. Flaus et Ph. Martinl6, étudie la < crise > de la ville à la fin

de I'Ancien Régime. S'il envisage incidemment le caractère de longue durée de cette crise, son

propos, nécessairement limité par le volume d'un article de revue ne peut analyser précisément

que les années 1788-90, I'accent étant mis sur la connexion des donnees économiques et

politiques articulées par des problèmes fiscaux et par le déficit des finances locales. Les auteurs

mettent l'accent sur le caractère stratégique de la distribution des fonctions centrales par l'Etag

défavorisant St-Avold à deux reprises, en 40 ans.

14 J.P. Poussou, Ph. Loupès : Les petites villes du Moyen-Age à nos jours (actes du colloque de
bordeaux, 1985), Bordeaux, 1987.
15 Cf. les remarques de J.P. Poussou, p 503 et 510 et Y. Babonaux, p 507, ibidem. Les discussions qui
ont suivi les communications du colloque résument les questions posées, pp 483-51 l. Un des intervenants,
P. Clark (Les petites villes en Grande-Bretagne, 1600-1850) remarque qu'en Grande Bretagne aussi"
I'historiographie s'est conce,nfrée sur les grandes villes ou les villes en croissance rapide. Il eir conclut : < Il
reste beaucoup à decouvrir sur la plupart de ces petites villes... Pourquoi csrtaines ont-elles prosy'eré alors
que d'aufres ont reculé ? > (pp 215-216). C'est exacternent la question que nous nous posons, à propos de
St-Avold.
16 P. Flaus et Ph. Martin : A la croisée des temps anciens et nouveatÆ, St-Avold, 1788-1790, in CL
(Cahiers Lonains) 1989, pp 179-196.
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Nous devrons reprendre leurs analyses en étudiant I'ensemble des rôles d'imposition du

XWIIème siècle (et pas seulement ceux de 1724 et de 1784). Il faut envisager aussi le XD(ème

siècle et rechercher ce que furent les attitudes des habitants (des différentes couches sociales)

par rapport à cette << crise > de longue durée qu'a essuyée la ville. Il faut voir enfin si la perte des

fonctions centrales a été le facteur principal de la stagnation de St-Avold, notamment au travers

d'une recherche précise de la chronologie des événements.

L'étude de G. Cahen stx Ia population de St-Avold au XVIIIème sièclel7 a une tonalité

très différente. Partant de la constatation que la ville voit ses effectifs s'accroître

considérablement entre 1709 et 1789,l'auteur ne discerne évidemment pas de < crise > de la

ville. Son utilisation des inventaires après décès lui permet de distinguer, par contre, les

diftrentes strates de la population naborienne. Mais comme il envisage I'ensemble du siècle,

aucune periodisation n'est possible. La dynamique de la population ne peut apparaître. Enfin, le

point de vue optimiste de l'auteur sur le commerce local I'incite à voir dans le développement

du réseau des routes locales au XVIIIème siècle la cause de la prosperité de la villels.

Ces deux travaux apparaissent donc finalement comme largement contradictoires et

notre problème sera par consequent d'essayer de faire la part des choses.

Enfin, il faut mentionner que H. Contamine, dans sa thèse sur la Mosellele, fait allusion

à St-Avold. Cependant ses sources, le plan de la ville et la série O des archives départementales

ne lui donnent pas la possibilité d'approfondir I'analyse. Bien au contraire, désireux de restituer

à la province française sa place au XD(ème siècle2o, il étudie à fond le rôle de Metz, s'appuyant

sur une documentation abondante et < aplatit > tout le reste du département toutes villes

confondues, frappé par la médiocrité du bâti et la faiblesse du dynamisme de toutes les petites

villes du département2l. Pour H. Contamine, la césure sociale qui caractérise la France du

XD(ème siècle ne passe pas enfre Paris et la province mais entre I'ensemble des grandes villes et

le reste, petites villes et campagnes confondues22.

t7 G. Cahen : La population de St-Avold au XVIIIème siècle, aspects économiques et sociaux, in CL,
1982, pp 6l-77.
18 Les observateurs de St-Avold semblent generalement trop impressionnés par I'existe,nce sur le ban
municipal d'une voie romaine et à quelques dizaines de mètes de là; d'une autoroute de mêrne direction,
d'où I'illusion d'une continuité quasi bi-millénaire de I'excellence de la position geographique de la ville.
En fait, la réalité est beaucoup plus compliquee et nous deuons analyser au plus près, à differentes
époqo"s, I'impact sur la ville des réseaux routiers puis ferres.
re H. Contarnine: Metz et la Moselle de 1814 à 1870, Nancy, 1932.
20 Ainsi, il ecrit : << Je souhaite...montrer que...Paris n'a pas été le seul cenfie de vie politique et
intellectuelle de nofre pays... > (avant propos du prernier volume).
2t Cf son chapitre Petites villes et campagnes, tome I, pp.99-132.
22 Cf. même chapitre, p 99.
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La thèse que nous présentons ici se propose au contraire de différencier le cas des villes

mosellanes. Elle cherche à comprendre pourquoi certaines villes (Sarreguemines ou Forbach) se

sont développées beaucoup plus que d'autres comme Saint-Avold.

Êl

Lorsque nous avons examiné globalement les archives naboriennes, il y a quelques

années, nous avons tout d'abord constaté que dans l'ensemble, pour le XD(ème siècle, elles

reflétaient la léthargie de la ville. La population locale tendait à diminuer, alors que nous savions

que la population urbaine nationale augmentait que beaucoup d'autres villes étaient

dynamiques, que I'exode rural avait commencé dans le courant du XIXème siècle23 .

Nous avons aussi constaté que les archives municipales nous permettaient de disposer

de sources statistiques très importantes pour le XVItrème siècle. Notre problème fut donc de

chercher à expliquer éventuellement le XD(ème siècle par le XVIIIème siècle. Il fallait tout

d'abord s'assurer que la réalité était bien confonne à I'idée que nous nous en faisions.

D'où un premier travail de rédaction qui a visé, au travers de la description la plus

precise possible de l'évolution démographique de la ville, à cerner les periodes de croissance ou

de régression qui étaient significatives pour St-Avold.

Ensuite, dans un deuxième temps, nous avons pu analyser I'activité économique en

fonction des periodes déterminées précédemment, en se demandant pourquoi l'évolution

économique était celle que nous constations, pourquoi les hommes qui font I'activité

économique avaient réagi comme ils avaient réagt.

La question générale à laquelle cette thèse s'attache est donc de comprendre pourquoi

une petite ville dont nous croyions qu'elle avait eu un caractère éclatant au début du XWIème

siècle, n'avait pas confirmé aux XVItr-XD(ème siecles, les espoirs qu'on aurait pu fonder sur

elle, deux siècles plus tôt.

On savait par ailleurs que la plupart des petites villes avaient eu dans le passé un avenir

plutôt médiocre (surtout aux XD(ème et )O(ème siècles). On pouvait donc espérer trouver les

clefs de cette médiocrité historique dans I'analyse du cas de St-Avold qui pouvait être

significatif de réalités sociales plus globales.

Cependant, pow approcher une solution à ces questions générales à partir d'un cas

précis qui pouvait cacher des réalités que nous ignorions, il fallait réaliser une monographie

23 Analyse de l'évolution démographique de la Moselle et de la différenciation progressive entre régions
rurales et industrielles au XIXème siècle dans la thèse de H. Contamine, op. cit., pp 26-32 et 36-39.
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systématique de la ville, tout mettre en lumière pour assurer notre démarche. Ce travail, comme

celui de M. El Kordi sur Bayeux, devait donc avoir un caractère monographique, en dépit du fait

qu'il visait à répondre à des questions qui pouvaient concerner dans une certaine mesure

I'ensemble de I'Europe.

Aussi fallait-il que ce travail offre trois lectures des realités naboriennes : pour les

amateurs d'histoire locale, un tableau de la ville aux XVIII et XD(ème siècles. Pour les

historiens de certaines specialités, des mises au point, des remarques, graphiques et tableaux, des

notes infrapaginales, qui devaient nous obliger à une très grande précision, notamment dans la

présentation des données chiffrées, afin qu'elles puissent servir à des comparaisons avec d'autres

villes2a ; enfin, pour ( I'honnête homme > et pour le spécialiste des réseaux urbains, des

conclusions généralisantes2s .

D'où les deux types de limites chronologiques choisies pour cette étude. Du point de

vue des questions globales, nous analysons deux siècles, celui de la révolution industrielle et

celui qui aprécédé, nous étudions I'articulation de ces deux siècles, cherchant à voir comment la

société haditionnelle s'est délitée, sur place ou par déplacement de la population, au cours du

processus de la révolution industielle. D'autre part, ce que révèlent les courbes

démographiques, c'est que la ville de St-Avold a parcouru un cycle complet de son existence

entre deux dates précises : 1686 et 1890. Ces deux dates sont des points d'inflexion de la courbe

de population de la ville. Ce sont donc les deux dates qui sont significatives, du point de we de

la monographie uôaine. Cependant, il faut préciser que nos sources concement des periodes

d'envergures diverses. Sur le plan démographique, nous avons reconstitué la population à partir

de 1585 et jusqu'en 1900, ce qui nous a permis de fixer très précisément le cycle urbain dont

nous parlions précédemment. Mais notre analyse économique se fonde par ailleurs sur des

sources qui couwent massivement la periode 1700-1870, secondairement la periode antérieure

(de 1585 à 1700). Cependant, la waisemblance26 nous laisse penser que la période qui a suivi

I'annexion de 1870 fiusqu'en 1890) n'a fait que prolonger les tendances régressives de la villes,

apparues dès la première moitié du XD(ème siècle.

u L'index frnal permet de parcourir les matières décrites par cette thèse.
2s On pzut parcourir rapiderne,nt ce travail en lisant I'introduction, toutes les conclusions interrrédiaires et
finales ainsi que le chapire : L'échec naborien est-il un cas isolé ? (lere partie, IV) et I'introduction de la
2ème partie.
26 Nohmment le fait que les autorisafions administratives d'implantations indusrielles à St-Avold ont
aépeu nombreuses et quasiment toutes postérieures à 1890 (AD Moselle, 8 AL I 19-120).
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Le cadre étant fixé, comment allons-nous mettre en oeuwe notre programme, comment

décliner de manière plus précise les questions à résoudre ?

L'introduction aura deux objectifs et visera à répondre à trois questions.

Le premier objectif est de familiariser le lecteur avec les contextes historiques et

géographiques dans lesquels évolue la ville (introduction de la monographie urbaine). Le second

objectif consiste à analyser la periode historique de départ, référence par rapport à laquelle on

jugera le parcours de la ville durant l'époque ultérieure, celle qui nous occupe dans cette thèse.

Pour cela il faudra répondre aux trois questions suivantes :

La première consiste à cerner la réalité de la ville avant la guerre de 30 ans. Quelles

étaient ses fonctions, son poids démographique autant qu'on puisse l'évaluer et le comparer aux

autres villes des environs, quand s'était-elle développee ? Notre idee est de caractériser St-Avold

en tant que petite ville, pratiquement dès son apparition dans les sources, et de la situer dans le

contexte urbain régional.

Puis nous chercherons à mesurer I'impact de la periode froublée du XVIIème siècle sur

la ville. Comment St-Avold a-t-elle traversé les événements ? Enfin (troisième question), nous

rechercherons, notamment dans les statistiques démographiques, le plus précisément possible, la

période du rétablissement de la ville, après les événements.

lv{-J. Laperche-Fournel a déjà démontré le caractère tardif du retour de la croissance en

Lorraine allemande par rapport au reste du duché de Lorraine2T. Cependant des doutes subsistent

dans I'historiographie au sujet de cette periode précise au cours de laquelle la région renoua avec

la croissance. Nous pouvons tenter de faire le point de la question en ce qui concerne St-Avold et

la seigneurie locale, soit la superficie d'un canton, en position cenffale, dans le bailliage

d'Allemagne.

La rédaction se déroulera alors en deux temps.

l) L'étude démographique de la population nous permettra de cerner les périodes

successives de son devenir, croissances ou régressions qui sont le résultat de causes naturelles ou

migratoires. Peut-on déceler une évolution de la natalité, quel fut I'impact des épidémies, quel

fut le poids relatif de l'émigration et de I'immigration, la direction géographique des relations

humaines de la ville. La réponse à ces différentes questions permettra d'une part de faire des

comparaisons avec les autres villes de Lorraine, grandes et petites. D'autre part, on pourra cerner

27 M.J. Laperche-Fournel : La population du duché de Lorraine de t 580 à 1720, thèse, Nanry, 1985.
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les périodes successives qu'à vécu Saint-Avold, ce qui guidera alors le reste de l'étude, visant à
expliquer ces périodes découvertes dans le devenir démographique de la ville, en fbnction de
l'évolution des paramètres économiques et politiques (dans leurs répercussions économiques).

2) L'étude de l'éconornie, nous permettra d'analyser tour à tour chacune des activités
éconorniques de la population de St-Avold, ce qui débouchera sur l'évolution des fonctions
urbaines, sur la position de la ville dans le réseau urbain en évolution et sur les attifudes de la
population face aux transformations du contexle politique et éconornique.

Si une étude successive des trois secteurs, primaire, secondaire et tertiaire, peut paraître
un peu artificielle et anachronique, elle donne par contre I'avantage de parcourir le spectre des
activités économiques en partant de ce qu'il y a de moins spécifiquement urbain et en allant vers
ce qu'il y a de plus significatif, donc vers la conclusion de l'étude, expliquer l,évolution de la
ville.

Cette analyse économique s'articule autour de changements majeurs pour Saint-Avold
comme pour la région ou le pays tout entier, voire I'Europe. En effet, la période centrale
concerne l'époque de I'intégration de la Lonaine à la France, puis celle de la Révolution
Française, enfin celle de la révolution industrielle.

Une ville est avant tout un centre administratif, relais d'une capitale. Or le maillage
administratif (prévôtés, puis bailliages, puis départements), les capitales dont la ville a relevé
(Nancy puis Paris) ont changé à plusieurs reprises, durant les siècles que nous étudions. De
tnêtne, la frontière toute proche (le ban de SrAvold est limitrophe de la frontière du Comté de
Nassau-Sarrebruck devenu prussien au XfXème siècle) n'a pas toujours eu la même
signification. Comment les réorganisations de l'espace politique ont-elles affecté la ville ?

Quelles ont été les réactions des autorités urbaines aussi bien que des élites ou de la population
face à ces transformations de I'environnement de la ville?

D'autre part, le développement des fabriques, la disparition des corporations et ensuite
le processus d'industrialisation et l'installation des chemins de fer ont entraîné des
délocalisations de productions de plus en plus nombreuses, une évolution du transit urbain et des
transformations des circuits commerciaux. De même, l'apparition des banques a modifié les
circuits de redisfribution du crédit nécessaire aux investissements. Comment l'économie de St-
Avold s'est-elle adaptée à ces évolutions ? Une couche d'entrepreneurs s'est-elle constituée ? La
ville a-t-elle trouvé une place dans la spécialisation croissante du travail ? euels modes
d'insertion successifs furent ceux du commerce local dans les réseaux environnants ? euels
types d'activités agricoles trouvait-on à St-Avold, quel était le poids de ces activités agricoles,
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étaient-elles différentes de celles de la campagne et qr"rels en furent les transfonnations

consécutives à l'évolution technique de I'agriculture ?

Pour résumer, la question principale au plan économrque est de savoir si l'on peut

caractériser le type d'équilibre préindustriel qui fàisait vivre les habitants, était-il différent de

celui des campagnes des environs ou des autres petites villes lorraines et comment s,est-il

modifié, à quelles époques ?

Les réponses apportées par la ville et sa pcipulation aux défis du temps ont-elles été

singulières ou ont-elles été exemplaires de ce que I'on retrouve ailleurs en Lorraine germanique

ou en Moselle ?

En fin de compte, nous voulons présenter ici un tableau de la ville, de sa population, d,e

ses activités économiques et par surcroît de son inserticn dans ]e contexte général de la

révolution industrielle et en particulier dans le contexte urbain de la Lorraine allemande,

question à la fois économique, du fait de la révolution industrielle, et politique, du fait que la

ville s'insère dans un réseau urbain organisé par les capitales.

Enfin, si la conclusion reprendra l'ensemble des résultats des analyses précédentes, elle

dewa aussi examiner un problème peu étudié jusqu'à présent, nous semble-t-il : dans quelle

mesure peut-on déceler un particularisme local à St-Avold comme en Lorraine allernande ; y eut-

il au XV[l-XlXème siècle un processus d'intégration nationale à l'intérieur du cad.re français,

collectivement ou individuellement ? Y eut-il une politique particulière de la Lorraine puis de la

France face à cette minorité nationale < francique > ?

La diversité des questions qui se pose ressortit à l'étendue du sujet. Car si Saint-Avold

n'est qu'une ville très modeste, s'interroger sur ses identités successives revient à analyser le

concept de ville à travers le temps, à analyser aussi une des spécificités de la civilisation

occidentale et de la France en particulier, à savoir les processus d'intégration qui, par delà les

différences centre/périphérie ou entre catégories sociales, ont fait participer I'ensemble des

populations et des territoires aux dynamiques qui étaient impulsées de quelques centres de

rayonnement sociaux ou politiques.

Autrement dit, il s'agit d'observer, à partir du cas particulier de St-Avold, le processus

du < développement >>, du << progrès > des nations occidentales.
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2) Sources et références bitrl ioqraphiques

Abréviations

A. : Annales, Economies, Sociétés, Civilisations.
A,D. : Archives départementales, à Metz où à Nancy.
ADH : Annales de dânoeraphie historioue.
A.E. : Annales de I'Est. (iniiersité de N'ancy, fondation en 1887).
AESP : Annales de l'écoie des sciences politiques.
AFHL : Annuaire de la fédération historique lbrraine.
AHRF : Annales Historiques de la Révoluïon Française.
A.M. : Archives municipales de St-Avold, Metz, Nancy. Pour St-Avold : AMSA
ASEDV : Annales de la société d'émulation du departement des Vosges.
ASHAL : Annuaire de la société d'histoire et d'archéologie de la Lorrâine (Metz, à partir de lS88).
BHESRF : Bulletin d'histoire économique et sociale de l-a Révolution Française.' 

'

BSAM : Bulletin de la société d'archéolbeie de la Moselle.
BSAPS : Bulletin de la société des amis iles pays de la sarre, Sarrebruck, lgz3-24.
BSHM : Bulletin de la Société d'Hisroire Modérne.
BSLEL : Bulletin de la société lorraine des études locales.
BSPV : Bulletin de la société philornatique Vosgienne.
CL : Cahiers Lorrains ( SHA| et univers'ité de NÏetz. fondation en 1922\.
CN : Cahiers Naboriens (section de St-Avold de la SHAL).
CS : Cahiers Sarregueminois.
ÇR; Compte rendù de thèse ou d'ouwage(s).
CNSS : Côngrès national des sociétés sàvàtes.
CTHS : Comité des tavaux historiques et scientiliques (ministàe de l'éducation nationale).
EFR : Ecole française de Rome
P.I.L' Encyclopédie Illusfiée de la Lorraine (Nancy, PUN et Metz, Editions Serpenoise).
EPHE : Ecole Pratique des Hautes Etudes.
ER : Etudes rurales.
I.H. : L'information historique.
JGLGA : Jahrbuch der Gesellschaft fiir lothringische Geschichte und Altertumskunde, Metz.
JEM : Journées d'études meusiennes.
JEV : Journées d'études vossiennes.
f-_SF_ : -La S-arre française, -l 9 i4- I 928, Sarreguemines puis Strasbourg.
M : Mosella. (université de Metz).
MAS : Mémoires de l'Académie Stanislas.
MEFRIM : Mélanges de l'école française de Rome.
MSAL : Mémoires de la société d'archéologie de Lorraine.
PA : Pays d'Alsace, devenu : Etudes Alsadques, revue publiée par la Soc. d'Hist. et d'Archéol. de
Saverne et environs.
PL : Le Pays Lonain (fondation en 1904).
PM : Le pays messin (fondation en 1909).
PSHIGDL : Publications de la section historique de I'institut du grand duché du Luxernbourg.
RBPH : Revue belge de philologie et d'histore.
R d'A : Rewe d'ATsace.
RDHL : Recueil de documents sur I'histoire de la Lorraine (Nancy) XIXème siècle.
R d N : Revue du Nord (université de Lille).
RFF : Revue forestiere française.
R.H. : Revue Historique.
RG : Recherches Germaniques.
RGE : Revue géographiqué de I'Est (université de Nancy).
RHES : Rewe d'histoire économique et sociale, devenuê : Histoire, Economie, Société.
RHL : Revue historique Lorraine.
RHM : Rewe d'Histoire Moderne, et BF\4C : Rgvue d'histoire moderne et conternporaine.
RSJB : Recueils de la société Jean Bodin (Bruxelles).
RV : Rheinische Vierteljahrsblâtter.
SHAL : Société d'histoire et d'archéoloeie de la Lorraine.
ZGS : Zeitschrift fiiLr die Geschichte dei Saargegend.
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a) Sources d'archives

Archives municipales de St_Avold (AùlSA)

C'.est notre principale s2r:!S_1.(le /ond est trè.5 ric'he en information,s locoles pour lapériotle du,\'t''Ièùe au x[]'ème s'ièctes. A tépoqui r/i t."iiîiio, a"-tà-itoi;î;;
Detaième Reich, les arcltit:e:; de lo tttc .lirint tlépo.sée:s àu .sen,ice d'arc:hftes
<<.déparremenral t. c'e.;r à-c'c moment quc !''on procë'rta a uti, à un çjo.ri";,;;j ù;
l",i!'::!!il"gré : E stiT,plément .609. 

pratiquenient toures les cotes qut suit:ent sontdonc incluses dans ce cadre de classeffienl (àacuments antérieurs à I s'j I ).Les crchites m*br>-iennes satr retet;,rnées t/,f,,nç !a-comniune, ti lise, â'ic suite de lac ré at ion d' un s e rv ic e d's r€ h i.; e s mun ia ipa! es.

Ancien Régime

Liasses l et 2
3à5
6à8
9à11

t2à14

15à35e t23à31

27

32 et33

34à40

63 à75 et92

85 et 87

Liasse 86

Liasse 89

Liasse 93

94-9s

98 à 108

109à115

IL6-L2I

122-t3r

132 - r5 l

chartes médiévales et confirmatior^s pcstéri€ures, coutumier, 136.g-lç99.
Droits d'entrée dans labourgeoisig, réjouissærces'publiques,..'..r112-rlgg
Offices publics, plaids annaux, 1577-i()34.
Etat ncininarif de la pgpulgrjû.nJn 1724, élection du maire, procès des officiers
:onqe le barlhage,- .1726-1754. Emegisrrement d:offices, fiel+*.
t-oprcs se textes dii'ers : cha,"tes rnédiévales, pv de rétrnions, consultation des
corporations, correspondances. avec les éeigneurs, compies relatifs à i;
pereeqtion des -taxes rnurricipales. plaids ann:aux, rnéthod'e de frxation déi
arnendes, etc, ll02-177 4.
Délibérations suecessives des officiers de la charnbre de police, ordre
chronol.ogrqrre-,strult,ûr*c4ue ve-rs 1773-75 puls rm certain ctesordr.es, àê; ù;;;facunes. 1708-1790.
R9g1str9 de .copies. de pièces offrcielles : décrarations de grossesses.
Ygllic-alt_ols des poids et mesures, autorisations de clotures de terre"et divers,
1752-1774.
Finances : pièces diverses, 1390-1788.

Rôles de la subvention, des ponts et chaussées, des levées de rations de
fourrages, logement des gens de guerre, 1711-1785'.
comptes.annue-Ig d9 la gestion dei recettes et dépenses comnunales, séde à peu
près continue, 1698-L787 .
lmpôt _des 2Oèrnes sur les héritages, bdbes de déclarations de propriétés, un
rôIe, i759-1786.
Terrier de 1777-1780, fixant la cote part des héritiers des terrains devant des
cens à la corrunune.

$equêtes. en _ exemption auprès de la chambre des comptes et pièces
d'insûuction. 1780-84
Quittances du bureau des finances de Dieuze aux collecteurs naboriens des
irnpôts directs, 1765-87.
Pièces relatives aux droits. du. dornaine royal et du seigneur de la ville, à St-
Avold (franc-fief, tiers deniers), XVIIIème iiècle.
Finances comrnunales..l $ettqi de.la ville, quittances de gages au personnel
(officiers et .stipendiés), ._fournitures de'bois, ctranoËtt-es, pubier àiô,
< rnérnoiles >> d'artisans. 1762-1788.
Biens communaux et édifices-publics : devis, traités avec des artisans, terriers
des.droits, procès contre les Béirédictins, l60i-1787
voirie urbaine : fontain_es, acqueducs, pavage, traités, devis, enlèvement des
boues, protection contre l'incendie, 17 66i78q.
Affaires rnilitaires : requisitions et fournitures aux troupes et aux chevaux d.e
troupes, corps de garde, écuries,- logements, hopital rnilitaire, répartition dàs
cnarges sur plusreurs colilnunes, 1602-1790.
Justice : procès de la ville, colnptes de lajustice locale, entretien de la prison,

26 Oe dés<trdre e'st sigrtificatif de l'ëwhtrion poliriclue de Ia ville. En effet, avant 1773-75, les échevins et Ie
ntaire changeaient 'sinon chaque année, du moins de temps en tentps. [.'ordre des archit,es, Ieur consenatton
érqil le gqrqnt de la continuilé de l'qction atlministrqtive de l'éqtiipe nnrnicipale. Après, par contre, I'actiorr
municipale fitt accaparée pqr un pelil pyoupe tl'officiers qui restèreril en-fonctiin jusqu'à Ia Réwtfution.
Ceux-ci, au fail de loule'ç les affaires pen<lqnles, n'at,aient plus besoin d't,n recotçs"fréiptent atrx archives.
I'etrr consert'crlitn clevenue ( gïafitile t en dettint qléaloire, el'oir le dëxtrdre et les ptcurris. De plus, ti celte
éprttltre, le prtrcureur <Ju Roi, .fi'ère du nruirc, lenait, lui, regi.srre des règlentents, nominatittt,s etc. Il
ctttt.slilttttil ltcrr cttrtséquenl des cu'chive:; parallàles, privécs, qui Ttotn'aietrt sen,ir de référence.



152-202 et
204-226

Liasse 203

Liasse 227
228-230
231-234

235-237 eT242
238-241

Liasse 243

Archives paroissiales
et Etat-Civil :

De la Révolution à l87l:
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gages des stipendiés, | 423- I 789.
cultes : adrninistratio, des biens de la par-oisse (eglise. cirnetière, presbytère etaccessoires cornrne I'horroge. le^mobiiier, le.'c-tËciË_.j, ïL"i;, '.ep#ationr,q.ur ttances de paiernents, i'rpôts. fondationi, *rortir.";;,it., ï j z - r zs sTrès.nornbreux cornptes aruruels de la fabrique entle 1725'et i7g5, contenantdes listes de rentes pôur des nresses ae requiein

Ecole et régents d'école, 1770-1789.
N'lédecins. chiruruiens.- rnatrones, enfants trouvés de N ancy, q uittances diverses.Agnculnu:e localë : clgrw:t.T;l,piil ffinurar er panes. Inzuson des pâtres.adjudications des regains . I 7 69-lj gg.
Afirsanat et colnlnerce : pièces diverses, 16g2-17g7.
Mercuriales du marché-de St-Avold (surtout_p_our le blé et I'avoine), moyennescalculées à partir. de I 753. Série continue de l'7 I I à I 79-0.-
y-r-ryrylqtr^on, quttances et listes de frais de poste et courier,
1769-1789.

registres des naissances, mariagi^s {9gè.s et conve-rsions, (rnicrofilms) et registresde l'Etat-Civil de St-Avold, t6!:-t224 et t73t_1900 
' '

Délibérations du conseil rmrnicipal, 1790-1972.

Recensements, _é1atq _ngrlinatifs de (vers) l7g2 iL I g06- l0- 18, I g 19 à I g29,
annuels, puis 183 t-33-36-41-46-5 l-j6-6i er 1866.
Agriculture : statistiques sur les récoltes, le bétail, les rendements, réponses auxgggêle1_qréfecrorales, erc, surrour de l'époque ,euotutioo"âirâizi" rï_a" vi éi180 1-1858.
Mercuriales de l79l à 1855 (lacunes cornblées par les registres de délibérations
du C.M. ) .
M esures d'exception. sur_ le_s _subsi stan ces, à l'époq ue révo I utionnai re.
Mesurage de la densité du blé. l82l -lg4'6
Droits de place sur les foires annuelles, I g07- 1g43.
Premier cadastre : états de section, A à-D, lTgl-17g3.
Cadastre : liwes des mutations, tÉ t6-tgjg.
Matrices cadastrales de l79l à 1869.

hnp^ôts directs : matrices de la contribution personnelle et mobilière, An lv-
1823, portes et fenêtres et patentes. An III-lg4l.
hnpôts extra-ordinaires : , sur ies. privilégiés,_ conhibutions patriotiques,
emprunts forcés, centirnes additionnels,' 1799-j g l:t
Impôts indirects sur les boissons, 1805-1g51.
Affaires militaires : recrutement, engagelnents volontaires, contingents, toustypes d'armes, 1792-1869.
Affaires militai'es : hôpitaux, ri92-1863, Evacuation de l,hôpital de Mayence
e n  1 8 1 3 - 1 4 .
Affaires militaires : garnisons, logements chez l'habitant, statistique s, 1792-
I  866.
Affaires militaires : intendance, foumitures, convois, 17 93 _ lg7 0 .
Affaires militaires : réquisitions de l'époque rgvolutionnaiié, âgces, lettres de
soldats, 1792-1859.
Gardes Nationales : organisation,_ états numériques, élections et nominations,
etc^_1790-1850. (+ registres de dé|ibératioà p'our tes 

-pià-iËÀ- 
'u,Ë;natronaux. )

carnpagnes de l8l4 , et l8l 5.. occupations étrangères. réquisitions etrépartitions, correspondances, quinances. indemniiàti8iri. 
-'goioi'.onr, 

l g l3-1822.
Police locale :. divers, dont cabarets et foires, An ttl- 1g62.
l4sseports retirés ou déposés, tur V-1864.
Changernents de residence, 18 l0-1848.
Sgpqq+rde gendannerie, 1854-1859 et police du roulage : correspondance etPV ,1818 - t842 .
S-urveillance des déplacernents des ouwiers, IgIg-Ig66.
fygrene p-lbllcug : nédecins. ...établissements insalubres. épidérnies,
épizooties, I 803-1 862.

Résultats électoraux aux élections des c.M., présidentielles de lg4g-51,plébiscites (1793-1815-1851), lé-eistatives (179ô.'Arr i l i -  ig+2. 4g, st, sl i ,

2so D l ( l )  et
survants
270 à297

298 à309

310e t312à318

322 à329
Liasse 321
Liasse 3l I
332,333 et 334
335 à341
342 à 358

364 à37r

372 à378

379 à38r
391 à 404

410-411 et  486

414 à420

42t à438
445 à452

454 à478

487 à541

542 às52
s53 à562
s63-564
568 à 570

57t-s72
583-587

588  à610



6 1 1  à 6 2 s

Liasse 626
O Z l  a b r b

637 à651 et
6 5 8  à 6 6 1
6ss à6s7

663 à672
673 à68s
692-693
695-702

703 à718

719  à737

B80e tB220

B 208 etB2l2

B 242
B4s2

B 743 à8745

Archives départementales de la Meurthe et Moselle

La seigneurie de St'Avold a été achetée à l'évêque de Merz en 1581. A partir cle cette
époclue et.iusqu'à Ia fin de l'Anc'ien Régime, la ville el la se.igneurie ont donc été clirigées
par le duchë de I'orraine, directentent ou indirectenrcnt, devenu ensuite ta génératiié tte
Nancy. On trouve donc une série intportante de sources d'époque moclerne dans les
archives de Lorraine incorporées au.r archiyes tle la Meurthe el Màselte.

Série B (Cours et juridictions du duché de Lorraine)
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conseils généraux et d'an-ondissernent (1333- I 953)

Finances cornrnunales . - conptes et budgets annuels, recettes diverses, frais
impôts. en1prunts. 1802- t868. '

Iecettes du droit de passage du couvent, | 8 I 8-1820.
9:lqt , organrsatron, réglerrrent. divers et colnptes annuels,
1804-1868.
Biens et édifices comlnunaux : enhefien, travaux et adjudications, haiternents
des préposés, 179 1- 1862.
fr_gypeau comrnunai, question des bêtes rnâles de ce tt.oupeau,
XIXème siècle.
Forêts : droit-s d'usage, adjudications des coupes, 1790-1g63.
fravaux publlcs, voirie, chernins d9 fer, An Il-lg7l.. Statistiques industrielles.
Culte catholique : comptes de la fabriclue. An IV-1944
Bureau de bienfaisance : élections, délibérations, budgets et comptes, lg02-
I  858.
Assistance : divers, gp[91_de charité (1847), assurance incendie, lglg-24,
caisse d'épargne...An III- I 867.
Instnrction publique : organisation, écoles prirnaires de garçons et filles.
glsg^rgnpll-e.nt.pnmau'e.supél1lr. ( I 845- | 856). enseignement iecôndaire ( l g2g-
1 849), bibliothèques... I 792- I 856.

pJatuJ des drapiers d9.St_-{.v9td, 1610 et statut des charpentiers et risserants de
Hornbourg et St-Avold, 1716-17 t7 .
Provisions_et réceptions d'offices de N.p. Gerardy, procureur du Roi à St-Avold
en 1775-76 et J. Lacoul, rnaînesse des hautesêî'basses oeuvres à St-Avold,
t784-86.
confirmation des droits dusage des habitants de Hornbourg et st-Avold 1737.
lnventaire des layettes du trésôr des chartes pour la seigneuîe de Hombôurg-St-
Avold.
I,ay9t_tes_dq Trésor des charres : copie des franchises médiévales de Saint-
Avold, Etablissernent de Henriville'dans ra fbÉt de Hombou.g, iirtàîà,
communautés de la seigneurie, acquets et cessions pour la seigneurië, privilèges
accordés aux maîtres des hautes oeuwes, établissement de" la reéeuanceîe
lapperie,-établissernent des foires et marchés, d'une verrerie, autorisation aui
drapiers {e crggr.un moulin à fouler les draps, réglement ae jristiie, fiùi6" G;
salaires des officiers de jusrice,rôle du -iet hé I'aide ordinaiie ae tâ St-nernv éi
docurnents concernant les différentes comrnunautés de la seigneurià,-'..t
*evenir féodpl (r-econnaissances, aveux du XVILXVITIème siècle), izoo-ti++.
Sonune payée à Mr d'Ar_conat, gouverneur de Hornbourg-st-evofd, 1602.
Procwation du duc de-Lorraine au seigneur de pange.-son chef âes finances,
pour naiter de I'achat de la seirqneurie àe Hombburf-StAvold avec Heruy dË
Lorraine, Duc de Guise, 1576-8-5.
comptes -s_ormnaires de la capitation, rendus par les receveurs de ...Saint-
Avo ld . . . .  171 l .

Mérnoire touchant I'acquisition des châteaux, rentes, ville et revenus de
Hornbourg et St-Avold, 1737 -17'7 l.
Rentes pour fondations, payées...aux Bénédictins de St-Avold 17g0.

Rôle des conduits des seigneurie de Lorraine allernande, dont st-Avold,
Sarreguemines..., I 585.
Somtne p{vée. à uq 911èy9 de St-A'old pour avoir refait les annes du messager
du Duc à Boulav. 1525-26.
Cornptes annueis et pièces relatives à ces comptes (Etablissernent du village de

B
B

1272
1325

B 1602

B 1852

B 1884

B 1973

B 3560

86423à86s28



86s29à86546

B 8088

B 10.382

810.445

B 10.464
B t0.474

B 10.736
B 10.968
B  l l . l 90

B 11.249

B  11 .333 -11 .334

B I  1 .370

I1 .400

11.726

|  1 .7  44
I1 .751
12.362
12.369

12.377-12.378

12.478

Série C (Intendance, subdélégation...)

CT9 ,C37

c 108

c  l 13

c 116,  123,126,
132,  133 et  523

c 360

Série E (Corporations)

1 i

Lachan-rbre, rôles de répartitions sur les corlmunautés, rôles ,les conduits,col.ltrats, évolution des receftes et dépenses en nature et en espèces, depenÀiiàË
-fusrlce notamrnent. ), 1e1.d^us_ pa1 fes rece'eurs successifs' de [a sèigneurie,
I 583-1 533 {annuels) er I 648- I 699 (lacunaire)
L-omptes des ,gruyers successifs : rôles de paxon des bois. ath-ibutions
1gl9_1?g"l er de rnofts-bois. dépenses..., l6l3-l'634 (annuels) puis 1662-t686(racunatres).
Recettes de domaines de Hombourg St-Avold ...L6z5 (comptes du trésorier duPrince de Phalsboure).
Ordres concernant lè-s confiscations à réaliser sur le patrimoine des sorcièresexécutées dans la seigneurie, 1587.
Sous-baux des domaines de la seigneurie.de Hornbourg.. ., 1734_35.

Baux et compte_s du dornaine de Hornbourg-st-Avold , 1704-170g.
Recettes des finances de_Dieuze, sur lËs rnétieri' èt les' biens fonds des
:er.gnglngg, St-Arold--^ r77, t7! et t78i- enr;siù';#^âÀ æ;ù;;;individuelles, 1787, 1788, 1789. 1790.
PV de visite du rnoulin de L'Hôpital, 17g6-97.
Poinçon des orfewes des villes àe Si-Avold ..., 174g-l7gg.
9gJ: .oogrgpliq:r.: polychrorne, à.lq plulne. des prés d'Arnbach, dans Ieprorongement de I'etang d [ssrng, sur le ban de St_Avold 177g.
Pennission accordée. p* {upt.rs de Hornbourg-st-Àiôld àe construire unrnoulin à foulon, sur l'étang de'Hombourg, 1722-Z:3.

Déclarations et gubrygaqgls concemant les forges établies à St-Fontaine, sur le
ban de st-Avold, 17{2-1764 et le rnoulin de MSulin-NËii tîas--oe

Lettres d'arnortissements p.or.u_les Bénédictines.de St-Avold (sur des acquets de
199!l "t 

les directeurs de I'Hôpital de la ville lacquets de Ê11 ù ni+j,1lsï
1757.
Requête du sous-fermier des messageries royales pour créer des bureaux à St-Avold, ..., 1787.
Déclaration de 1708 des habitants de St-Avold, sur la population, les farnilles,
les abbayes, les cultures, les propriétés, les denes 

"t 
tei finânôéiiàrr,rrr*"r.

Terrier du domaine de St-Avold.. (déciarations des f"""i;Ài;1731.
Terrier g4ér4 du dornaine, prévôiés de St-Avol{ , lj,i." 

-'

Registres de jug_ernents de la'gruerie de St-AvoH.'tjôS-hql.
Maimse de Dieuze : déliwance de bois a'x particuliers devis de
const uction ,17 40-177 0 .
Maîtrise de Dieuze : arrêts concemant des délivrances d'arbre (De wendel à St-
lontaine) et des afldbutions d'offices forestiers, tlSg-tj6I:hè4.
consultations- sur procès, ...entre les Bénédictine. a. si-avota et la
communauté de Harprich sur la contribution des prernières à la construction del'église de Harprictr, 1772-1773.

B

B

B
B
B
B

B

B

c243
c 347

â0jl4gqqons de réparations au magasin à sel de St-Avold à l'étang d'Issing,
1752-t789.
carte itinéraire de la généralité de Lomaine, mar.quant les frontières de celle-ci,
1786
carte d'une parfie de la route de lt4etz à st-Avold où des travaux de
modification sont projetés, avec ernpracement des vig'es. iCôo.".lr"r-Longeville), 1768.'

Devis, adjudications de ûavaux sur les routes. autour de St-Avold_ l7g0-1790
et répafiitions de û'avaux sur les corrununautés, états des co'lnuiautés, 1739-r785 (132-133) .
tY 4g tirage. des rniliciens de la subdélégation de St-Avold, t 75 t .
PV d'incendie suryenu à I'Hôpital. 177g:1799.

Prix des grains et fourrages sur les rnarchés en 1766, à st-Avold...

Etat des comlnunautés d'Arts et N'létiers des villes, St-Avold. problèmes relatif-s
à la s.rppression des comrnunautés d'ar1s et urétiers .... 177(; 

'- --
E 333



E 336
E337
E 339
E  341
E 343
8344

F.346

F.349
E 353
E 356

l 8

Charte des borrchers de... (St-Avold, 1776). l6l5_1797.
Comptes rendus des boulangers de...(St-Aiold. l 7j6). l5g7 _17g3.
compres rendus des charpentiers de... (St-Avoid, r77 6), 1669- l 7g0
comptes rendus par les cordonniers de... 1st-ar-old, 1i76)- r450-r7g7 .
comptes rendus.par res drapiers de... (St-Àvord.. r7i6), ti is-tzgo.
Maîtnses des épiciers, confrseurs...(Gueschenckhand#érck de St-Àvold, I776),
1776-1786.

Ç9TRte_s_rendus par les Maréchaux fen'ants et cloutiers de...(St-Avold, 1776),
1442-1778.
comptes renduspar les merciers de... (St-Avold, 1776), 171s-r7g7.
Dépors faits par res tailleurs de... (St-Avord, 1776r. rsû-r7s7.
cornptes rendus par les tisserants de... (St-Âvo1d,'iiloy, r 7r 5-g6.

. Poryr st-Avold, dans les liasses E 3J6-E 356, on ne trout:e que les proc,ès_
verbaux des biens des corps de ytétjgr réalisés entre le I5 et le ti àrtoÉii l";;é,";;; i"subrlélégué dc lloulay, Hyacinthe Thonns.

Aucun métier n'avait de propriété.foncière ou inmobilière, ni de tlette nassite.hormis.quelqu.cs reliquats .ryégar(s des'derniers c'omptes iniuûî"rii i,;;;i"-;':;;;
quinzaine de livres).qui n'étaleni peur-ètre pot tn"oi, rembàirséi ou, *otirii-àii
c-o1p9 Un seul métier touchail un petit reienu cl'une constitution contractée vers1716. Aucttn n'attait de bie.ns meublei sauf un coffi"e renlëitàiiius popiu;t àu;;ror;.'

L'inventaire en fut dressé.
Ces qrchives énient peu importantes; une.vinglaine,cle liasses par coffre. Ellescontenaienr roures les cha.rres et confrmations des lorprt,, tès peu'an roilpier-ii-â

2-,.!y:l!y-:t,registres d'insc.rip.tion'd.es nnîtet, 
"on,pogioni 

et apprentis, sur descturëes variabtes,^e,, gér-u:g!.plutôt de Ia deuxiènrc nioiiié du xwlTéne siicte, ntài.s
commençant parfois fin xvllème siècle et même une.fois en I57J (bouc,hei). it ; ;;;iaussr quelques rares liasses de procès (sauJ'chez le.s'tailleurs d'habit.ç : l6'liasies rielnque pour les procès),^quelques délibératiois de la rille ou cles ,àrpr.

Les seules inlbrmations .rubstantielles se trouvent dans'la liasse E 3Jj uuiconltenl le nombre de maîtres parmélieren 1776, les frictions existanl à cette éootiuee.ntre ville et canpagne, à la suite de la réorganisation cles cuipoioiiiri-i;;6:;;
I 760.

Série B (Prévôté de St-AvoId et bailliage de Boulay)
B 6348 à6371
B 63s4  à637s
B 6376-6394

B 6402-640s
B 6406-6408
B 6409-6410

Audiences et procès, 1626-175I.
Tutelles, 1704-1788.
lnventaires, 169 5 -I7 90.

Plaids annaux, 17 0l-17 51.
Rapports champêtres, XVIIIème siècle.
Confréries professionnelles, t 754- I 788.

Série C (sous-série 2C)
2C 2s03-2533 Enregistrement des actes des notaires, XVIlIème siècle.

Ce's infcn'nrutions chronologitpre's ntenlirnnées par les intrynlaires peuvent être utile,s pour recr.rl5lilrter
I'apparirion des mëtier.s réglé,s entt"e le XL, et le Xtr,llème siècle.
Dute de la çL94" mentionnée par métier :

Mëtier Date Métier Date
T'qilleurs d'habits I 155 Drapiers 1600

Tqneus et cordonniers I 486 Boulqnsers 162 3
A4archands I 186 Maréchaux I 660
Botrcher,s I 486 Chan)entiers I7I5

G u e.s c he nc k ha ndv, e rc k I 599 'l'isserands
17t5
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Série E (Sous série 3 E, Notaires)

3 E6430 à6785 Minutes des actes des notaires de St-Avold. inventaires après décès, acquets.1 6 3 0 - 1 7 9 1 .

Sous séries 5E et 7E (Registres paroissiaux et Etat-Civil)
I Mr-EC 609, I à 5
2l['4r 570-r
7E609.de là16

Série H (Ordres religieux, hôpitaux)

H 328  à  351

H 4516 et 45 16 bis
6H ,  1à11

Série M

Naissances, décès, manages pour 1645-1764 (lacunes, ).Naissanrces, décès et mariages, 1765-1791.(s È t4 Zji'a A.265)
Etat-Civil. 1792-t875

Abbaye bénédictrne masculine de St-Avold : XV[-XVlIlème siècle,notamment les papie^rs concernant les revenus dans le village de pôrcelette.
L_iste des biens ( 1683) de I'abbaye bénédictine féminine àéît-Àvold.
Hôpital de Sr-Avold 

.: 
ace.de. iondation ii427), tirr;; âË pi"prietes, rentes er

t1g3rg".. piqd;t_gryeç . administration, 
'p.océr. 

"orptJ. 

-i" 
gêstion eidélibérations, XVIIèrne srecle.

16M
88M

l l 3  e t2 -17
I bis

Listes électorales etjurys.du départernenl arurée par année, 1g2g-lg4g.
-b'lrngrants, altatres générales, états, contentieux, surveiilance de I'irmnigratron
illégale, 1837-1843.

Surveillance de l'érnigration, Amérique, Bavière, pologne, An X_lg43.
Kaparnement des e[ugrants sans ressources, 1932.
lasseports, instructioni, correspondance, An VIII- I g 70.
Demandes de passeports. en ifnt-Rn X.
Dossiers des détentéurs de passeports, 1804-1g52.
Etats statistiques, 1848-1870.

leTise.de passepofis et de secours de route aux indigents, lg0g-1g70.
Coilectron de passeports français, An VlIl-1865.
Collection de passeports étrangers, I 800- I 830.
Effegrstrement des visas de passeports, 1854-1964.

Police du roulase. réqlernents, projets, études sur les réglernents éftangers, An IX-
1856.
Etablissements insalubres^: fabriques^d'allumettes chimiques, brasseries, clos
*-:lgi::æe, distilleries, faienceriés, fonderies de métaui, fonO"ri"i à; *,t
tours a chaux, tburs à plâtre, fabriques de noir d'ivoire, savonneries et stéatineriei(fabr. chandelles), teinnreries et tuiieries. An XIII-1g66
Recensement du bérail, l8l8-1966.
Brasseries, bureaux de bienfaisance. I 833- I 869.
Chaudronneries, cire^s_. et bougies, coutelleries, clouteries ûgl l-12).
consommation au chef-lieu et ouwière, cultures jardins 

"t 
pralriès 

"itinô*fi.r,. . .1824-1865.
Faïenceries, fours à plâtres, épizooties, I 8 1 1 - I 969.
Huileries, irnprirneries, lithographies, i 926- 1 969.
Dénornbrements industriels e1 cbmmerciaux, I 807- I g62.
Papeteries, salaires our.riers, grands établissements industriels, passeports, 1g l 1-
1.862.
Sucreries, tanneries, fapnq^ueg de tabatières, teintureries, tuileries, I g I 1 - I g60.
Agriculture ; enquête de l Ess- t 856 sur res'usages locaux, queiiionnaires et
resultats.
Statistiques agricoles, I 852- I 870.

Laines, . . .1820-1851.

89}' lU2
92MU2
06M(1
07M
08M(1
09M
10M
11M
12M
13M15

à3 )

à4 )

M
U2

r/2
r/2

De l4l
168 M

t 4M

2 t7  M
218  M
220 M

2 0P 1062 à

4 0P 603

221 M
224 M;,
225 M
227 M

229 M
252 M,253 M
U2,254 . } /
255  M,256M,
2s7 M 7t2,
258 M
273  M4

U2à

Série O (correspondance enfre les communes et les préfets)

1069 Aûninistration générale de St-Avold, pétition de 1848, liste des étrangers de
I 825, changements de rnaires, construction..., l g00_l 970.
cornptes de gestion de la comrnune de St-Avold.



Série P

3 P 50-53

30 P 605- l

r  R23s
I  R 378 er 398,
444 et 458

Série S (Travaux

1s299
I  S337
1 S 411-412 et
476477-478
1S509

I  Ss12à514
1S353
l  s  516  à  521

20

Contributions ditectes, Patentes des anondissernents et patentes des israélites, AnIX-1842.
Cadastre, états de sections du ban de St-Avold, en 1g37.

Série R (guerre et affaires militaires)

Engagements volontaires en I 8 I 8- I 820.
Pièces justifrcatives et b.ordereaux-a3 liqgr_dations des fournitures pour
approvisionnement de siège en 1g13, ttit+ et fournitu;ia;; uLte. de lg15 à18 18 .

publics, mines, service hydraulique)

Curage des cours d'eau à St-Avold lg07-1970.
Moulins et usines de St-Avold. 1800-1870.
lrosp_ections minières, rapporrs des ingénieurs mines de plomb de Saint-Avol4 AnII-1870.

-E1Cuêtes De Comodo et autorisations d'installations d'ateliers à Saint-Avol( l g6l-
67.
Clouteries, taillanderies, veneries et faTenceries, An VIII_Ig70.
Barages et prises d'eau, 1835-1870.
Statistiques des mines et usines. An IX-1g70.

Sous série 29 J (fond de lévêché de Mefz)

29 J 9t2

29J27

29 J 73 et77

29 I  377
29 J 724

29 J 362
29149

fapiers_de {abb! chatelain (1852-1909), notes historiques sur la localité de St-
Ay,"l9J::ti:'.9:'Ts''tres de délibérarions ,lrr4rgipaléjA;xvlrd;rie.i"._1.(Jrdonnances épiscopales rendues à ra suite de pv de visites épiscopalei6ur'''
l 'archiprêtré de'St-Avold. 17 52-1788. 

----'

99ru9",:s épiscopales rendues à la suite de pV de visites canoniques, l69g-I /51, PV de vrsites de.p1e;!1t91e_s, listes de curés (environ l6gg) et'dosii"., po*la paroisse de St-Avold- 1660-1759.
!v de visites canoniques.dj,s p.{p!9rys_de I'archiprêtré de st-Avold, lg45-tg47.
Çon_e-spolQ4nce de I'abbé Houllé (1802-1923) eù dossiers de la parôisse de st-Avold (1802-1898)
PV desvisijes des.paroisses par les curés de canton, lg03-1g04.
Demande d'une création d'un couvent de Recollets à st-Avold. 1746.

Fonds de la Presidence de Lorraine (lg7G.lglS

8 AL 119-120 St-Avold, établissernents insalubres : chirnie, abattoirs et équarissage, fours àchaux, usine à gaz, tuilerie, lg33_1911.
8 AL 414 Dossiers des étàblissementi, lg93-19t1
8 AL 213 et 221 Liste des marchés, 187 l-76' etto*ctiei a" St-Avold. t8t5-191 l.
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b) Sources manuscrites et l i thosranhies

28 Cette date est certaine En effet, deux anecdotes rapportées par l'auteur se situent en a.ût-septembre | 766
et d'autre part, I 'ensemble des chronologies mentionnées bute en permanence sur cette date de 1766

- 
.Anonyrne:-Histoire de l' insigne abbaye de St-Avold- rnémoire pour servir à I'histoireecclésiastique et-littétaj_le.de Metz (photocofie d'un manuscrit du i1xèrti" iie"Ë iij, copie d'unautre manuscrit du XVil ème écrit pàr un moine de I'abbaye ? après t 7Og,-IMSâ,-CË'|OO ) 

- *

Manuscrils du procureuf 4l Roi à St-At'olcl, tlan.s la tleu.rième moilié tltt XVIIIènre
s!è219, photocopie aux AMSA, (CBI et CB2), originaux à to bibtioihïqie nrunicipate
de Nancv.

- G^erardy : Collection !7g9LPrésentation d,e la ville et de ses institutions en l l0 paragraphes).-- Gergrdy:Recueil...1777-1782 (Manuscrit de 140 chartes ae Si-ÀnorO * r-Iti","ellernand etFrançais, par ordre chronologique).
-. Gerardy:Recueil.intéressànt..., St-Avold 1786 (récopiage actualisé du manuscrit de 1766,ébauche, chartes de I'Abbaye)

La Jàmille Gergr/l était .une.famille d'avoc'ets \)enus riu Trévirois. [,e premier
que I'on renconlre à St-Avold, dàns tes rôles cl'imposition, entre IZlg ei t'/ZSi,
exerçait des.fonctions pour Ie Sompte de la ferme géhérate cie Làrraine poo,oiiiài,
magastn des labacs, recereur ù cc bureau). Il .finaiça ensrtite la charge àe substitut-
sindic à I'hôtel de ville de St-Avold et traismit"c"ttuihorgt a t;un àe âi 1itt, wij6^-
Pasqual, y!!i qui,r,u,/lTtn. les nois manuscrits nrentionnés ci-àessii. Ït i;il-;"carrière comme- subdélégué, à St-Avold, entre 1718 et sa mort, en t755. Lors de la
redislnbution des sièges de.juslice de Lorraine, en 1751, St-Avolcl rrrrriit ro préttôté-
Gruerie et donc de sa 

'centrorité 
judiciaire. Nicoia.ç-passu;a'l p;rfit alors à

Bouzonville, peut-être pour échapper-à-la médiocrité de ttt p"rtpnitiriei ae carrière à
SçAt'old. Il ne ret'int q!'à la niort de son père qui avait ôrerit par commission Ia
charge de substitut siidic tle son fi\.s, ngn,lon.t sôn absence. Èi it'ri:tà tuUiitui puii
procureur du siège de l'hôtel de ville-de St-Avold,.jusqu'à Ia Réyolution, 

"rperharlque.sonJière, ovocat au parlement de Nancyfnan(a eit t773, Ia charge ae i,aiii àe
St-Avold.

N'P. Gerardy^a-rldigé successittement trois mqnuscrir\, en 1766, enlre 1766 et
1782 et enf n èn I786. Ces manuscrit.ç- ne sont pas tous homogèrr,t *oi, i, produit de
tenlatives plus ou moins achevées St rëpondent'à au ntoins deitx proiets diÆrents.
. L! prt,nlgy, rédisé en 17.6.6'o ëtàit.à la.foi.s une sorte de ràon:bgraiiiie rédigée à
la nranière de l'époqui er une hi,stoire adnini.îtafit.e de la ville. 

o'--r'-'

Il décrivit- -l'origine de la ville, son cadre monumenlol, sa situalion
géographr.que et I'his-toiyg de la seigneurie,, s'arrêtant longuement 

"n 
u, 

"à*rrentairebiblique.g.nrrlpos-de l_'homme, !*osg de_ Dieu. puis, iians unu ,u"loiàu partii, it
relraça l'histoire des administralions-locales, sans classement apparent et sans tilres
mots en regroupant sa matière par articles à I'intérieur desqueis- il resDectait l'ordre
chro.nologique. C'esl un résumé de la substance des régt'enteints lofaux en loutes
matières et des nominations aux charges locales.

Celle so-mme n'a pas été rédtgée seulement dans un but < d'érudition >. En
,effet ta date d9 1766 n'êst pas lefuil d'un hasard. C'est Ia date du iaiiâchement cle
la Loruaine à la France', étéiement qui pouvail éventuellement inltraîner cles
bouleversenrents statutaires des institufiohs lôcales, des remis;es ti ,oîii venant de
.iuridictions qui s_'éloignaient désormais de la ville et pouvaient aoi" Àiiânnaitre les
ysag:s locaux. Le piocureur rédigea donc un instntment ae nm,ai:i iii 1evait lui

.faciliter.le recours-aux archives lôcales .jusrrficalit,es des us et ioituiiii naboriens
fondés dans leur ancienneté.

Le manuscrit de 1782 est un ( recueil > constitué de la copie de toutes sortes de
< chartes >, confirmatioyts d.e privilèges., statuts corporatifs, tor'rfl"otioi iit amendes.
C'est donc une sorte cle chdrtier tÉ ta vitle et côs tahs;cripiions ont ëté réalisées
autour de 1777.

Le trois,iènte mqnuscril, commencé en 1786 esl essentiellemenl constilué d'un
dictionnaire y'es lsages de l'administrqtion locale. Il reprencl tu,, *àtiaiàs clu premier
manuscril, abandonne cerlaines in/orntations anciennes, acluali,se sa tlocumènlalion
et ordonne le toul en articles rangës par ordre alphabétique cle leurs titiis.

Gerardy, né à St-Avold,.fiIs d-'un substitui du proôureur de la yille et lui-mênte
p^rocureur de la ville connaissait bien la situation l6cale, avait accès aux archives de
St-Avolcl. Ses résumés, en dehors de quelques erreurs plutôt 

-ràiis- 
sont dans

l'ensemble très sûrs, ils constituent en quelqie sorte un inâex itt iràliartt traitées
dans l'ensemble des registes de délibérations municipales. nu iesie, on peut
relrouver praliquemenl tou.iours ses sources dans les'archiyes qui ont sulisisté
quasimenl intégral ement depuis I ors.
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- Place àSt-Avo,ld,_lithographie cle Le Vemonnais. début du XIXènre siècle (B.M Nancy).- St-Avold en 1843, don dé Mr Pister: reproduction pr pnotographie d"un tableau peint en lg43par.Tean Nicolas Nehr.
- St-Avold en 1843,^de J.N. Nehr, reproduction par dessin à la plurne du tableau pÉcédent, rnais"rnodernisé", en 1860.

c) Sources imprimées

ti{;:f:{" président Bourcier (1649-1726), publié par R. de souhesmes, in MSAL, 1891, pp
- A. calmet '. Notice de .la _Lorraine, 2 tomes, l{*.y_ l_7_5_6 ( reprint paris 1973.)- A. Calmet: Hi.çtoire _de Lotqine, T tolnes, Nan"y 1757_l'i65.- Gardeur-Lebrun : PQ(!!e.l pour le commerce me.ssin, Acadérnie royale de Metz, 1772. injs.Lql, 1967, l, pp t-ls. Jin-F.y. Le Moigne, La -I.orràini, porr.-nnëment, Metz. 19931- 

lu1yal : Descriptioh de la Lo*aine et du B"arrlois,Nancv. iiig-17g3.- u. Etrenne : ('ohiers dc doléances clu baiiliage tre vic. Niancv 1907.- N. Dorvaux, P. Lespran d : Cahiers de doléan"ces aet UaitingLs tti Boulay et cle Rouzont;ille,Metz 1908.
- P. Lesprand L. Bgur : Cahiers de doléances de.s bailliages de Samebourg, phalsbourg etLixheim, Metz 1938.
- A ^Y^oung: Voyages en France, traduction de H. Sée, Paris l93l (édition originale. Londres,r7e0.)
- colchen : Mémoire stati,rtique du dëpartemenr de la Mosel/e, paris, 1g03.- .louyyal du dépar.remenr de la Moseile.llgl3_1g14, lglT)- Le Verronnus '. Annuaire pour l,an I 8 I 5, Metz, s. d.- c.P. de viviile : Dictionnàire du département de la Moselle,Metz lgr7.- 

Y#}::y"trr:!.:trèJle 
incarnat daits les assolements à St-Âvotdir iitice sur un assolement pour

Javoriser I'élève des abeilles en rerrain sablonneux, in MAM, lg2g, pp zjg_ias."'- M. de Maudhv : Rapport sur la culture et la prépàranoiài'iio^lri"utâ"7ii, aMAM, 1828-29, pp 304-3i0.
- N- Altrnayer :.Observaiions in extenso sur la culture de la spergule el l,introtluction dans lesassolements du satazin et du seigle. in MAM. 1g34. oo 190.- A. Huso : Déoarlement de la Moselle, descriptioi'liittoretqur, topographique et stalistique,I s35, ;éédiriorl. rqqo.
- F, !1dot : Gu ide pittoresque du voyageur en France, clépartement cle lo Moselle, 1 83 g, réédition1990.
- y..l19q.|,' Avontages eI. inconvén(yt1^dy défrichement des .fbrêts, moyens d,assurer Ierebot,rement ,cle.s parties incultes, in MAM, lg4l, p'244.- J,t:t::li?!:s,hi:1?r,ique, indu.strielle et comnercirile de la Moselle, Le Verronnais, Metz 1g44.(reeotnon recente)
- N. Alhnavet : Sui la cullure et la maladie des pontntes de terre, in MAM, 1g46, pp 391-401 et1848,  p  i3 .
- 

Y; 
S^T:1 

_t,!p.ul:y 
su.r l'agnculture du. département de.la Mosel/e, in MAM, l84g, pp 363-390.- N. Alûnayer'. Premier mémoire sur les engrais azotés et leur désinfectioi, in ViÂfu, lg4g, pp441-451 et 1854, p 32.

- 
Y.tf$"ry: : l::.!:.:11:: :!! tî ryoyens de reméttier aux résuttats rte ta nntarlie de ra pontmeae terre aons rarfondtssement de sarueguenines, MAM, 1954, pp 55_g3.

- E. Jacquot: Etudes géologiques surle bassinhouillerde la Sarrifaites en Ig47-1g et 50,pais,
1853 (AD Moselle, BH 8037.

- E. Jacquot: Note sur la découverte de Ia houille à Creutnvatd et à Carling, MAM, juillet 1g54,
repris en avril 1855 (AD Moselle.BH22.474\.

- 
| {. Chastellux (direction) : Stati-sti.que tlu départentent de la Moselle, Metz 1g54.- L. de Lhastellux '. Le leftiloire_du département de la Moselle, histoiri et statistique. Metz, 1g60.(nornenclafure des communes)

- E. Jacquot: I)escrition géologique et minéralogique du clépartement de la Moselle, paris, 1g6g
(AD Moselle. BH 2709).

- statistische Mitheilungen ùber Elsass-Lothringen, Strasbourg, à partir de l g7l.
- E. Bouteiller : Diaionnaire topographiqui de t'anciirÏ'iafariàonni-ai'n Mo.selle, pans

I I 74. (toponymie hisrorique)
- J. Verne : Géographie illuitrée de la France, Moselle,lg79, réédition. 1990.
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d) Références bibliographiques

Ouvrages avant servi à I'introduction2e

Etudes générales
- X. Blurn: La seigneuria de Hombourg-Sr-At'old de I58t à t633, Mairrise Nancv. 19g4.- À..]?f^txn: la popu.lation de la seigneurie de Hombottrg-Saint-Atold tlc t62ti a IOAZ, in C.L.1988" pp 237-260.
- 

Y,*$:ll:!i1.t". : I'es destructions à la suire cle-la_guerry t)e 30 ans rlans les bailliages
.('lllgmaglle et_des vo.sges, in vilages et maisons de Lin'aine, Nancy, I9g2. pp 2r7-22v.- G. Cabourdin: Terues ethommes enLorraine du miliett du À'trli è;;;:t:'à ["-dr;,+;;" rrenrc ons,thèse, 1975.

- C. ?e:sPy: Repères pour une dé.finitjgy de la t,ille médiét'ale, in Les petites t,illes en L6tharingie,pp5-20. SHIGDL, Luxemboure. tggZ.
- J. L. Ftay^: Nancy-le-Duc, essoid'une capitale princière rlans les deux rlerniers siècles du

moyen-âge, Nancy 1986.
- S. Gaber : La Lomaine meurtrie, Nancv-Metz 1991.
- H. W. Hemnann : Skidte_im Einzugsbéreich der Saar bis I100, n Les petites tilles en

_ p2t17arir1 Sie, SHIGDL, Luxernbourg, Igg2, pp225 -3 17 .- 
!. Hi,e_ge.t -:.I'a .chatellenie et Ia villeâe Sarrepùemines cle I335 à 16J0. paris-Nancv . 1934.- .^:.!r,,1lt".,g:l ,L,y.$tltigse d'Ailenngne, aé tooo à t632, Sarreguernin;;r.i, îôdi ; t.lr, r968,
sur I agncunrre, l rnclusûIe et le commerce.

- F. Lascombes: Lo 
"t'ille 

de I'uxembourg pendant la seconde moitié du XWIènre siècle, pSHIGDL,
Luxernbourg 1984.

- M. Parisse : Aus#asie, !.otharingie, I orraine, ElL, Metz-Nancy 1990.- G. Trausch : Le Luxembourg soù.s I'Ancien Réginte,LuxemboÉg, lg7l.- V. Vion : Hombourg-haut,la ville et ses habii-ants de t585 a iOZZ,f:reymtng-Merlebach 1990.(AMSA)

Formation des villes et monastères
- 

YrE-rêubr! , L.a çon(glljgn de Notre Dome à Nanqt et l'éducation des filles aux XVII-
XVIilème siècle, in AE 1914. p 15.

- 
9 Çqtr"n : A propo.; de sceaux'tle yilles,in C.L. l98l no 2, pp 13l-132.- (j. Cahen '. Sceaux naboriens du moyen-âge, in CN l9g4.Dà'4_12.

- H. collin: sceaux de l'hi.stoire de Lànainé, in Lorharineiâiôme t. Nancv. l9gg.- N.Gauthier:.Lafo.ndation de L'abbaye de'Longet'il le lis St-Avota,iiC'.L f q8à. pp 369-379- 5. Lebecq : I'-ntre les i.nvasions et le grand essor clu xlème siècle : vrai ou ràux tttjôart tte ta
croissance urbaine.dqns I'espac'e rhéno-mosan, in l.es petites t,illes en Li'thtàrin{li, pp 2140,
PSHIGDL, Luxembourg, 1992.

- H. Norniné: La nénétration du christianisme aux alentours ele Sarreguemines, supp. no 4 aux
C.q., 1967 (B.M.Nancy).

- M. Parisse : La Lorraine'monastique au moyen-zise, Nancv. l9gl.- M. Parisse : Les règlemenls d'avouerie en Lorraine au nime siècle, in L'at,ouerie en Lotharingie
SHIGDL, 1984, pp 159-173 et conclusion du colloqu;. 

"-

- M' Parisse : L_'implànlalion des ordres mendiant.s en'l,orraine. in AE 1985. pp 132-13g.- M. Pernot : Un acteur Q Ia réljtrme cqtholique en Loruaine : J. des porceieis'de lv4ailta:ne,
jvlUye (e T9ul, t\.St-Piene Fourier en soi temps, Nancy, 1992, pp Sl-ji-- C. Schmitt : Le bullaire de l'gllaye St-Martin aes Gtanaia'res a iààgevilli r,ès St-Avotd (t I63-
!7s6), in CL 1988, pp379-386. 

-

- H. Tribout de Morembèrt: Le temporel de l'abbaye cle Longeville-lès-Saint-Avoltl,'1ASHAL
1977, pp 73-94.

Questions politiques
- A. Eisele '. La carte _<, Lotharingia-Vastum Regnum > de i,508-1513, obsenarions et réflexion, in

CL 1990, pp297-318.
- P. Flaus : ['e Stadtrecht de St-Avold, Archives Municipales t]e SrAtoltl,l989. (rr.aduction des

copies d'Hammerstein et Vinet)
- S. Gaber : L'évolution temitoriale de I'espace lorrain (1177-t7Sg), nlotharingi4 1991, Nancy,pp25 l -296.
- A. Gain '. Le conseil sou-verain-de Nancy, 1634-t637,Met2,1937.
- L. Geindre'. Henriette de Vaudémont, Dame de t'AtânrGoîdt, inMAS, lggl-92, pp 154-161.

2e Noffe introduction est un résumé d'un texte de deux cents pages qui nous a tàit pousser les recherches
bibliographiques le plus loin possible, sur les chartes lorraines, le réieau urbain lorrain médiéval, le commerce
et les routes lorraines médiévales, la stratégie de I'Evêque de Metz, etc la bibliographie réellement utilisée
pour écrire ce résumé est donc beaucoup plus vaste que celle qui est présentée ici.
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ItTgg.r'.,1.a.t purtts et lo r.ia pttlitrquc.tlun:; l 'ot.c.rdent nÉtriétal, pUF, paris l9gl.
H' Hlegef.: I'a flraltla cn l.orrainc allemanda au nru1'en-oge cntre les cluc.:i tla lttrraina ct lalscumta.\ de Surrebntc,À. in CL 1937. pp 5l-52.
\ SuYpfgltian^: La duché de I'orruriiô et les trois E'tzchés entre cleux occuparions 1663-1670,inC . L . ,  l 9 8 l  n o 2 ,  p p  1 0 5 - t 2 1 .
M. Parisse '- Les cômntunes trèves tte t343-1318 er la définition cle l'espace lorrain, 1nC.L. lggZ,pp 257-264.

Ç !. e.grrin :-(-'atal<tgu.c des chartesJiançaises a,anr 1J50, in ASI{AL 1924.pp269-413.
P. Rodier : (-hartes IIt, duc tle Lorràine et c{e Bar, I 60}- ià/i,' Epil; ig}i: ""
,O!:|i;to* : La gpterre bouguignonne entre Sate et Mos;etti i7/:-111n, in nsner 1977, pp
K..Schwingel^(trad3. Rlaus) .: L1t conslitution-(9 ta grgnde- cour de la vouerie de Hombotrrg-St-Nobor, AMSA, I 990, extrait de Rheinische Vierteljahresblattér, n"2 2, 1957. rrpiiz-ià0.R. Taveneaux : Les Etat.ç-Généroux de Lorroine-clei,ennée iijo,;"--ip., ]-qjribp 11_3ËV. Vion, A. Schrnitt : !'e 'syy!ry9défënsif'du c'hâteau de Hontioirg, ou'ta di,çiulaiiài àà U.sobriëré- in CN. 1936, pp 20-33.

Questions économiques et sociales
- R. H. Bautier: Surl'histoire é_conontique de la France mécliévale,Variorum,G.B. 1991.- G. Cabourdin: I'es Ducs de Lorrainei et la monnaie (t +s0-t rissj, in AE tgi . p:,paaa.- G. Cabourdin: Les prix en Lorraine centrqle au xvi et o" ain"i'ai xr1ùiilfriË, io a.p..1978, pp 195-229.
- collectif : villages désertés et histoire éconontique, xI-wIIIènte siècle, colloque EpHESS, paris,

1965.
- P. Contarnine etalii : L'économie ntédiévale, paris 1993.- E. Coornaert : Le contmerce de la Lorraine tu cl'Anver.ç à ta.fin du Wème et au XVIème siècle, inAE 1950, pp 105-130.
- P. Flaus : Ouektues,aspe-ct; lcgnomiques et sociaux des communautés tillageoises de la nnirie

.(e.T.héd!ns.qd t soo â t dss, in cN i be'0, pp 3- l e.- H. Ti".g^"t : Ir'agriculture dans la région de'SrAvotd au début clu XVIIème siècle, rnC.L. Ig7I,pp  l - 13 ,33 -41 .
- C' f[eggl ; !91verr9r-iel.des régions de Creutnvald, St-At'old et Forbach au XVIIème siècle, inASHAL I975. oo 45-84.
- 

Ç j]l"g"J : (Jn'r'e.èensement du bétail tlu comté cle Birche en l600,in ASHAL 197? pp t7g-tg3.- C. Hiegel : Lg s9l en I'orraine du VIIIène siècle au XIIIème siècti, il À. E. 
'1981-oo 

5-+s.- Y. Martan '. Précisions sur st-Avolcl (wllème s.iècle), in GL, ete r'gg+, pp roi-iti{.'- I .Bigf,"tl : I'afortane d'un p^r^otestaÀt messin du xwième siècie, p. ai Visiiilfei ientiron 1560-1!14), in AE 1951, pp 79--88.
{ *ig*4t .: La population de Metz au XVIIène siècle, in AE 1951, pp 307_315.- J. y. Kothrot '. Mattqincourt au tenrps de P. Fourier, in St-Pierce Fôùrier en son tenrps, Nancy,1992,pp 159-176.

- J. Schneider : Les Lombards en Lorraine, in ASHAL 1979, pp 65_9g.- D. Schneider : Comptes /.e yigngu-rie. et productio_n-s ogrir'oi,Ït, 4g1ti'1t bailliage d,AIlemagne,au débur du wlrème siècle, àrticle à pal-aître en 200 t"oani ià'nHvc.

Ouvrages généraux, outils de travail
- P. Bairoch:DeJéricho àlvfexico, villes el économie dans I,histolre, paris, 19g5.

I [qr,.+r" Gyrignel,l L'économie.fran-ça.ise aux xvr-xvrllè., tieât, cip,lggt- h. uountton: Le.ç villes en France au XIXème.çiècle. Cap, 1992.- F. Braudel: L'identitë de la France. paris 19g6.- F' Braudel et E. Labrousse (sous la dir. de) : Histoire économique et sociale de la France,
Paris, 1970 et suivantes.

- Collectif : Nrtuvelle histoire de la l;rance contemporalre, S volumes, paris,l973-1979.
- E. Coornaet : les corporations en France at ant' I Zg9, pans lg4l. 

'
- 

9r P.tUv (sous lq direôtion de)_: Histoire de Ia F'rance urbàini,4 tomes, paris Le Seuil 19g0.- 
Y jlamalt, J. Singer-Kerel : res crises économiques, paris pûF r9g3.'- H. François : Des républiques.nnrchandes aux càpinles politiques : ren,c,rques sur la hiérarchieurbaine du saint-Empirè, à l'(pgqy: noderne,iir nHu'c, tqis, bp jdi::;;;-." ""' ''

- J- Godechot: Les institulions dê la'France soui lo Rëvolution tii''n'rrpirr,ïiis, pUF 19g9.- 
I Nf:[9h:19:rg.t L. Hollen Lees : La formariory /e t'Eu1op, 

"riàiïi, 
i'oitu'iôso,paris, 1992.- tr. Laorousse : La cr1s9 de l'ëconomie Jrançaise à la fin cle llAncien Régime et au début d| loRévol ution Paris. I 944.

- P..Leon (dir_.) : Histoir-e économique et sociale du ntoncle, paris 1977.- 
Q I=epetit '. I.es villes de la Francè moderne, 1740-1g10, iru.i. ig8g- G- Livet et R. Mousnier (dir.) . Hi.rtoire générale de t'tiïropi, j vol., paris pUF 19g0.
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- M. Marion: I)ic'tionnaire des inslitulians tle lu lt 'rctnc'c ctu.t XVII et XI,'UI ème.siècles,pa.spicard
1979. lère éd..  1925.

- J' Ivfever'.Otraluuas rues.\url'histoire clc.s ri.l.lcs à l'éprryuc nt<tclarnc.in A. 1974-pp l55l-156g.- J ,tr' leye1 ei.t . p. Poussou : L'rudes strr Ies,tile.\jr(utç'ui.ses. paris, 1995.- M' N'lorineau : I'es faux semblanls d'un tlénruriage_écoi'ni*,iqrn , _a,S4riculture et cléntographie enFrance att ,w'IIIème-siècle, cahiers des Annalei, paris Côiiii rqzt.- J.C' Penot . Recherches sur l'analyse de l'éconoitio 
"r:tàiÀi'ou 

X.[I[Ième siècle, i' RFIES, 1974,pp350-383.
- 

Y. 
pj"", (dir.) : Histoire de la.foncrion pubrique en France, paris 1993.- J.P' Poussou et Ph. Loupès (dii.) : Les petites'tilles du tttiy'ri-lgt â ù,s.1ours. Bordeaux, 19g7.- P. Wolft F. Mauro : Histttiie gén-érale tlu travail, t'âge ii i;artiîanat, paris I gOo-. 

'

Ou_vrages généraux sur I'Alsaù, la Lorraine et la tvtiseii" 
-

- H. tsaurnont '- Etudes sur le règne de Léopold, duc de Loffaine et rJe IJar (t 697- 1729), pais etNancy 1894.
- J.P. Belvois : Le Marquisat.de Faulquemont ou XI4II ème sièc:le,maitrise Metz 1972.- R. Bour : La Lonainè, ses hommes, i.es actit,ités, Ntetz, tgii.-- G. cabourdin : La Lorraine du néanr aux Lutttièrà,r, wLuôrt àl n 1977.- G. Cabourdin : Les tentps modernes, Qe la,f91g1ssànri à1î guu'rru rle.Trente Ans, ErL, l99L- G. Cahen : La nonulation de St-At'old au Xt4ll ème sièiie.-',/ispects éioniÀifi-ii"ir-ro"iatu, tnC.L. 1982. pô t i t - t t  .
- Collectif : Hisioire de Lorraine, Nancy Berger-Lewault, 1939.- H. Collin (dir.) : La vie artisrisue. p..l.f . DÉ1.- H. contamine: Metz et la Mosblle de lgt 4 à IgT\,Nancy rg32, ztomes.- P. Dollinger (dir.) : Histoire de l'Alsac.e. privat 1970. 

J -- --

- S. Fiette : Une pelite ville lonaine au niilieu du XIXème siècle : phalsbourg,in RFIES, 1974,no4.
- P. Flaus et P. Martin: A la croisëe des lentps anciens et nouveaux: St-Avotd, I 7gg-l790, inC.L.octobre 1989, pp 179-196.
- 

1 TÉ*uJ (sous la diiection de) : Géographie de la Lorrarre, NancyÀ4 etz, 19g3.- C. Gérard et J. Lanher : La ménnire <ïes iorrain.s, Nancv_fr4èir.. tgt4.- H. ̂ H-iegel : L-'lilt-oliogrgplie française et altemàndi ,i tàiiii, àe tangue allemande de 1g5B à
_l958zin AE 1958, pp t2t- ts l .

- E. Juillard : De la guerre de 30 ans à la Rétolution : Les transformations sociales et
^ec9rygmiç1ues de Mitschdorf in R d'A., 1949, pp 139_160.- E. Juillard : La vie rura-le dàns les plaines de'Êàsse-Aliàie. rg53.- J. Kieffer : Le village du plgr pays'.thronvillois ou xvttt i^t-iièr1", in C.L. 19g4. pp 2g7-303.- 
| ttanher (dir): La t,ie tràdiriàn'nelleTome4 de I'E.t.L., N;;y-Mil, rôag. 

'" " t'Y'
- 

*. ,t-enfi: te l?rylpartisme-g1 Mgselle, 1799-tg,li, D.E.A., N-ancy te84.- p. Leurlfror'. L'Atsace au début du xIÀ'ème siècle (lgl5-lûq, pâris, 1959.- F. Mathieu : I'Ancien.Illgime en Lorraine er Bariois, p*r, i6:01,4 ème eoidon.- R. Parisot'. Histoire de Lôrraine, paris 1924.
- M. Rochefort: L'organisation urbaine tle l,Alsace, paris 1960.- r, $oth{{tr.) : L'époque contemporaine, de ta rétôtuiin-a tà granae guerre,E.I.L., Nancy_Metz.1992.
- J' Roussel: Tableaux stgtJs^llqyes ytolift aux déclaralions des contnwnautés des duchés rJeLorraine et de Bar en- I -708,'n AE 1932, pp 167_16g.- M. Parisse : Histoire de lo Lorraine; Vnvai igll .- . Taveneaux (dir.): !-a yie religieuie Tome 3 de I'E.1.L., l9gg.- r- vrsrne : Les duchés de Lorraine et de Baren l70g,in AE 1952, pp 169_174.- A. wahl (dir') : L'histoire moderne et con temporai,n-é-e-n Sar-Lor-iix, a"t"J du colloque de Metz
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Introduction

1) Présentation historique et géographique de la ville

A peu près à mi-chemin entre Metz et Sarrebruck, St-Avold est une locatité qui

n'apparut qu'à l'époque post-carolingienne, agglomération laique qui se fixa et se

développa autour d'un monastère fondé par l'évêque de Metz, haut dignitaire de l'empire

romain germanique32.

Mais l'agglomération lalque avait sa propre centralité, une seigneurie

évêchoise, dont I'institution la plus importante était la << mère-cour )), une justice qui

rayonnait sur une trentaine de villages, du moins au XIVème siècle, époque à laquelle la

ville obtint ses premières < chartes >r33 et notamment les fondements d'une autonomie

financière pour assumer I'entretien de ses remparts, construits avant 1360.

A la fin du Moyen-Age, la ville n'était toutefois qu'un des nombreux bourgs de

la Lorraine allemande34, centre seigneurial commercial et artisanal mais d'importance

locale, rayonnant sur une vingtaine ou une trentaine de kilomètres alentour, longtemps

assez peu défrichés, notamment dans la dépression forestière du Warndt, au bord de

laquelle se situait la ville. De plus, aucune trace d'opposition de la bourgeoisie naborienne

ne signale une stratégie propre comme ont pu en avoir des petites villes telles que

Sarrebourg ou Epinal, à la fin du Moyen-Ag"".

Aussi, p€ut-on penser que la ville, au moins jusqu'en 1550 et un peu audelà

était restée très modeste, plutôt bourg que ville, sa population pouvant être estimée à une

valeur basse d'une fourchette allant de 800 à 1400 habitants36. Cependant, d'après C.

32 Sur le plan géographique, la ville se situe e,n bordure de la depression du Wamdt, en contrebas
du plateau lonain. Le ban est, au sud, sru le plæeau lorrain, donc géologiquement dms le bassin
parisien et, au nord, sur le grès vosgien, donc géologiquement sur les massifs primaires qui
entourent le bassin parisien.
33 Rapport de droit de la seigneurie transcrit en 1302 et lettre de l'évêque Raoul de Coucy de
1389, rappelant un texte antérieur (de 1360), cf Archives municipales de St-Avold (AMSA), E
supplément 606, article 12.
u La Lorraine allemande est le secteur geographique qui, à I'intérieur de la Lorraine, parlait une
langue francique, une des variantes anciennes de I'Allemand.
35 Ainsi les autorités locales de St-Avol4 à la différence de celles de deux villes lorraineg Vic et
Marsal et de plusieurs seigneurs de Lorraine alle,mande (Forbach, Boulay etc) ne signerent pas la
( cornmune têve > de 1343. D'aufre parL si Sarrebourg et Epinal jouerent lew propre jeu
diplomatiqus dens le concert lorrain, on n'€,n fiouve aucune fiace à St-Avold.
36 Cette évaluation reprend une méttrode utilisee par J.L. Flzry (Nancy-le-Duc, essor d'une capirale
princière dans les deux derniers siècles du moyen-ôge, N-.y, 1986, p 164) et mise au point par
Fiétier, sur les villes de Franche-Comté. Selon lui, les villes de Franche-Comté avaient rure densité
de 70 à 120 habitants au kilomètre carrg intra-muros. Cette large fourchette rend la comparaison
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Higounet3T, dès le Moyen-Age, le seuil démographique d'une petite ville se situait à 150

ou 200 feux. Or les quelques 800 habitants de St-Avold représentaient au moins 150 feux.

Carte I Situation régionale de la ville vers 1700

possible avec la Lorraine. Le plan de St-Avol{ établi sous le Premier Empire, perrnet d'évaluer la
superficie de St-Avold à 11-12 h4 inta-muros. Cela aboutit alors aux estimations suivantes :

Hypothèses de superficie et de densite l l h a l2 ha
70 habitants / ha 770 840
100 habitants / ha 1100 1200
120 habitants / ha 1320 1440

Ces hypothèses sont très plausibles pour au moins deux raisons. D'une part, elles correspondent aux
minima (70 à 90 hbtVha) admis pour I'e,nsemble des villes médiévales européennes (P. Bairoch :
De Jëricho àMexico, villes et économie dans l'histoire, Paris, 1985, pp 44-46). D'autre part, la
ville ne depassa le périmène de ses murailles qu'en 1622 (projet de ville neuve), à un moment où
elle atteignait son maximum historique (avant les crises du XVtrerne siecle). A ce momen! en 1624,
il y avait 377 conduits (feux imposés), soit environ 1800 habitants. On depassait donc la densité
supérieure de noûe tableau precédent et il fatlait bâtir un faubourg le faubourg de Longeville, qui
fut edifié àpartir de 1625. (AD MM, comptes seigneuriaux.)
37 Remarque de C. Higounet, p 492 de J. Meyer et J.P. Poussou : Les petites villes du Moyen-Age
à nos iours, Bordeaur, 1987. Ce seuil, appliqué à I'Est de la Moselle, région encore forestière où la
population était assez faible, est tout à fait raisonnable.
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D'autre part, si l'on reprend les critères de centralité utilisés par Hermann dans

son étude du réseau urbain du bassin de la Sarre, on peut situer St-Avold dans le peloton de

tête de l'ensemble des lieux qui disposaient d'une ou plusieurs fonctions centrales36.

Force est donc de constater que dès le XVème siècle, St-Avold était une petite

ville que ce soit par son importance démographique ou par ses fonctions centrales.

Mais ses perspectives de développement étaient probablement limitées pogr

deux raisons. D'une part, I'absence d'un pouvoir politique local et conquérant (le plus

proche étant celui du comté de Nassau-Sarrebruck) empêchait un développement d'ordre

administratif, résidentiel ou politique. Le seigneur local, l'évêque de Metz, grande

puissance régionale jusqu'au XIV-XVème siècle, fut ensuite en repli et sur la défensive

face à la montée en puissance du duché de Lorraine qui finit par racheter la seigneurie de

St-Avold (ville et villages des environs) en 158137. Au surplus, l'évêque de Metz, en 1250

avait fondé à Hombourg, petite localité située à une dizaine de kilomètres de St-Avold,

dans la même seigneurie, des institutions (un château, siège de châtellenie et un chapitre)

qui déconcentraient les fonctions centrales de la seigneurie, sur deux lieux differents.

D'autre part, aucune ligne directrice d'ordre naturel ou politique ne favorisait

l'émergence d'un réseau urbain hiérarchisé qui aurait donné à une ou deux villes une réelle

centralité en Lorraine allemande. En effet, les conditions naturelles, succession de côtes,

de dépressions et de plateaux parcourus par un réseau hydrographique très divaguant et

constitué de rivières de petites tailles, ne donnaient aux hommes aucun emplacement

privilégié où concentrer des fonctions centrales.

D'autre part, le morcellement politique de l'espace local, distribué entre un

grand nombre de seigneuries relevant soit de l'évêché de Metz, soit du duché de Lorraine

soit de princes allemands, avait suscité au fil du temps le développement d'un grand

36 Il y avait 32 simples châteaux et 4 lieux qui possèdaient deux critères de centralité, 2l villes
possédantde3à9cri tères,St-AvoldetSarreguerninessesituaientàl lcr i tères,Tvi l lesenavaient
plus (de 12 à l8). Cf. H. W. Hermann, Slcidte im Einzugsbereich der Saar bis 1400, in Les petites
villes de Lotharingie, Luxembourg, 1992, pp 225-317. Ce tableau de la situation du bassin de la
Sarre montre à quel point le fait urbain (au plan esse,ntiel des fonctions) était éclaté donc peu
marqué. Finalemeng la hiérarchie urbaine mise en évidence ici procède probablement plus du
{9gara de l'historien sur la région que de la réalité vécue par les hommes de I'epoque.37 La seigneurie de St-Avold avait commencé à changer de main dès 1395, elle ne se stabilisa dans
le patrimoine et sous la souveraineté lorraine qu'en 1581, et encore, la France remit en cause cette
réalité au XVIIème siècle, dans le cadre de la politique < de réunion > engagée par le royaume, dans
la région. (On trouve les traces successives de ces mutations seigneuriales dans le trésor des chartes
du duché de Lonaine, aux AD MM. B 743.)
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nombre de centres seigneuriaux, distants seulement d'une quinzaine de kilomètres, les uns

des autres.

Carte? Le bassin de la Sarre et les petits centres seigneuriaux

Les villes du bassin de Ia Sarre
Source : Durival A2, 1778-83

Bouzonville BLIES Deux Ponts

ST-AVOLD

Faulquernont

Phalsbourg

.  l5km .

N{algré ces conditions défavorables, St-Avold affirma sa position urbaine, à la

fin du XVIème siècle et au début du XMIème38, durant une courte période de croissance

38 La source essentielle pour aborder cette période est constituée par la série des comptes
seigneuriaux et des comptes de la gruerie de St-Avold, AD MM, B 6423 àLB 6546 complétés par
les layettes du trésor des chartes de Lorraine, B 743 àL B 745. Ces documents ont été décrits par X.
Blum dans sa maîtrise, La seigneurie de Hombourg-St-Atold, de l58l à I633, Nancy, 1984.
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qui poussa toute la Lorraine allemande vers des densités de population nettement plus
fortes, à contretemps de la conjoncture allemande et Lorraine3e. La croissance

démographique subite de cette époque par rapport aux siècles précédents ne peut que

s'expliquer par une accumulation de causes. D'une part, l'émigration tendancielle qui

affectait la ville a dû cesser à cette époque, à la fois parce que les centres d'attraction

comme Francfort avaient perdu de leur force et parce que la croissance locale de la

Lorraine allemande permettait désormais de rester chez soi. Pourquoi cette croissance

économique locale ? Par la rencontre d'une offre et d'une demande. D'une part, le duc de

Lorraine grand propriétaire de forêts était désireux de les methe en valeur pressé par les

besoins d'argent frais et poussé par les doctrines mercantilistes.

D'autre part, des candidats à I'immigration, paysans et artisans eristaient en

France surtout mais aussi en Allemagne. Aussi, l'on vit à la fois des grands défrichements

créant de nouveaux villages dans la région et le développement de plusieurs verreries dans

les forêts ducales et seigneuriales des environsa0. Ces verreries ajoutèrent à la palette des
productions locales un nouveau produit d'exportation, générateur de nouveaux circuits

commerciaux. Ainsi, un marchand de St-Avold dont le frère était établi à Rotterdam se

chargea en 1630 de l'écoulement de 100.000 verres par an, de la verrerie de Forbachal.

L'ensemble des créations < d'usines ) que I'on peut suivre dans les comptes seigneuriaux,

moulins, scieries, verreries, fit éclore une génération d'entrepreneurs, généra des bénéfices

et pour finir augmenta la quantité des liquidités disponibles dans la région. Ainsi, dès cette

époque, les maîtres verriers de la région représentaient une force financière, intervenaient

dans les prêts locauxa2.

le Auparavant, la Lorraine germanique constituait une sorte de marche forestière. sub-
montagneuse et sous peuplée, entre Rhin et Moselle. Alors qu'en 1585, le Saulnois, les régions de
Nancy, Mirecowt, Neufchâteau avaient des densités de population comprises enfte 6,5 et 8,5
conduits imposables par km2, on touvait des densités de 2 à 4 conduits imposables par km2 en
Lorraine allemande, le taux le plus élevé se situant à Dieuze (4,2), partie germanique du Saulnois.
(M.J. Laperche-Fournel : La population du duché de Lonaine, de 1580 à 1720, thèse, Nancy,
1985, tableau 41, p1l6).
40 C. Hiegel, Les verreries cles régions de Creutnvald, St-Avold et F-orbach au XVIIème siècle- in
Annuaire de la SHAL,1975,pp 45-84.
4t C. Hiegel, ibidem.
42 C. Hiegel, ibidem.
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Carte 3 Les dates de fondation de viltages, entre 1585 et 161413
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Tous ces facteurs permirent le net renforcement des fonctions urbaines de

Saint-Avold. Un couvent de Bénédictines à I'origine d'une école de filles fut créé. Les

douze maisons-franches présentes en ville en 1614 montrent que St-Avold avait acquis une

fonction résidentielle pour la noblesse possessionnée des environsaa . L'accroissement de la

population urbaine nécessita enfin le développement d'un faubourg, au delà des mursa5.

43 En noir, les fondations postérieures au moyen-âge. Sources : J.M.Balh:, Evolution et histoire de
la forêt domaniale de St-Avold, dactyl., Service des Eaux et Forêts, St-Avold, 1979, F.Reitel,

Quelques aspects de Ia campagne lorraine de la fin du XVIème siècle au début du XVIIIème,
BSLEL, octobre 1964, G.Cabourdin, La Lonaine, du néant au Lumières, Wettolsheim, 1977.
44 H. Tribout de Morembert : Docuntents généologiques du pays messin et de Ia Lorraine de
langue allemande, 1630-1830, Paris 1935, innoduction, p )ilII.
4s L'exatnen des comptes de la gruerie locale (AD MM, B 6529 à6546) au travers des attributions
d'arbres de < marnage >> consacrés polr la plupart au bâtiment, permet de situer la haute conjoncture
de ce secteur entre 1619 et 1627.
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Le marché au blé de la ville draina des quantités nettement supérieures vers

1630 à celles drainées vers 158546. D'autre part, la différentiation entre l'économie

urbaine et celle des campagnes de la seigneurie s'afflrrma.

Carte 4 Le ban de la ville de St-Avold

Le ban est très vaste comme celui de bien des petites villes lorraines. Cependant, les
deux tiers de la superficie sont couverts par la forêt qui est une forêt seigneuriale. Elle
échappe donc à la ville mais grâce à elle, la ville est le siège d'une gruerie (tribunat forestier)
qui rayonne au-delà; sur toute la seigneurie.

La partie découverte du ban est à peu près équivalente au tenoir d'un gros village.
La ville elle-même. enfermee dans des murailles. n' ll-r2h4

Ainsi, l'évolution des troupeaux porcins locaux montre un tassement de

l'élevage urbain, plus purement viwier par rapport aux élevages ruraux, dont I'objectif

était la vente sur pied de troupeaux parfois très importants et les cultures jardinées avaient

déjà à St-Avold, au XVIème siècle, une importance toute urbaine. Dès cette époque ou les

46 Les productions agricoles peuvent être approchées par les comptes de la seigneurie, AD MM, B
6423 et suivants
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sources nous permettent d'en faire I'analyse47, les productions agro-pastorales de la ville

apparaissent comme très importantes mais déjà differentiées par rapport à celles de la

campagne des environs. La viticulture, présente ut peu partout dans les villages des

environs, se maintint nettement plus longtemps sur les bans ruraux que sur le ban urbain

où la concurrence directe des vins moins chers de la Moselle (ou d'ailleurs) tua le vignoble

assez vite pour qu'on n'en trouve plus qu'une simple trace toponymiqueas.

' Les métiers artisanaux qui se groupaient en corporations, depuis 1455,

n'achevèrent cette organisation qu'en 1610. Et l'augmentation des droits d'entrée dans ces

corporations, en 1623, montre que les confréries professionnelles atteignirent à cette

époque le stade le plus achevé de ces organisationsae. Confréries religieuses et
< mutualistes >>, elles étaient aussi devenues des organismes régulateurs de la concurrence

interne. Cependant, la faiblesse du nombre des entrées dans les métiers, leur dispersion sur

tout le spectre des professions, prouve que la ville à cette époque n'avait pas de spécialité

artisanale- Ses productions avaient sans doute une finalité essentiellement locale. D'autre

part, les < hans > n'étaient pas des métiers strictement urbains, ils regroupaient tous les

maîtres et apprentis de la seigneurie. La ville n'avait donc pas une centralité marquée sur
le plan artisanal, même si la plus grande part de cette activité était regroupée au chef

lieusO. Il n'y avait pas sur ce plan d'opposition nette entre ville et campagne comme dans

le Nord de la France.

D'autre part la croissance des echanges n'a pas entraîné de concentration des

transactions sur le marché de St-Avold mais au contraire un étalement du commerce dans

I'espace. En effet, à Hombourg et à Longeville, situés à moins de l0 km de St-Avold, les

communautés obtinrent la création de foires et marchéstt. Et I'on observe la même

47 AD MM, comptes de la gruerie , B 6529 àB 6546, H. Von Hammerstein , Das Stadrrecht von
St-Avold, in JGLG, 1891, pp 33-103 et taduction en Français de ce Stadtrecht par p. Flaus
(dactylographie, AMSA, 1989)
48 Cette face, le canton < les vignes )) se frouve à I'endroit le plus approprié à cette culture et le
seul du ban naborien (sur les marnes du plateau, orienté au Sud et en position légerernent abritée).
Car I'essentiel du ban est constitué de sols sablonneux, humides et bas, dans le Warndt, sur la vallée
de la Rosselle, absolument impropres à la vigne.
4e Cf. notre article publié dans la Revue Historique (1996, pp 281-298) : peut-on modéliser la
question des confréries professionnelles ?
s0 Des données ont été publiées pour Hombourg-ville, seul bourg de la seigneurie en dehors de Sç
Avold (V. Vion, Hombourg-Haut, Ia ville et ses habitants, de I5B5 à l662,Freyming-Merlebach,
1990). En 1618, alors que les métiers de la seigneurie avaient enregistré 414 enfrées enne l5g4 et
1617, il n'y avait que t8 arfisans sur les rôles de Hombowg-ville.
5r X. Blum, op. cit.
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évolution à Sarregueminess2. L'essor du commerce local s'est donc traduit par un
aflaiblissement de la centralité commerciale des chefs-lieux. Mais il y avait aussi un
commerce de plus grande envergure.

Sur ce plan, St-Avold bénéficiait de sa position sur une des routes locales qui

traversaient la Lorraine du Nord, entre Metz et Francfort. Les droits de passage enregistrés

en ville53 révèlent une conjoncture d'expansion du transit entre 1595 et 161g. C,est la
guerre de Trente Ans qui sonna le glas de cette phase heureuse. Cependant, la ville avait

dans I'intervallesa changé d'horizon commercial. Après avoir été longtemps une ville

lointaine de l'hinterland de Francfort, St-Avold établit une liaison directe avec les ports

hollandais qui depuis 1585 avaient pris le relais d'Anvers, dans la direction de

< l'économie-monde >.

C'est pourquoi, la ville ne dut pas souffrir d'une crise d'approvisionnements

ou de débouchés au début de la guerre de Trente Ans. On a vu d'ailleurs que la haute

conjoncture du bâtiment se plaça précisément après 1618, quand les premiers bénéfices de

la croissance purent commencer à s'investir dans la pierre, traditionnel stock de richesse

des familles.

On peut faire le point de la situation de la ville dans le réseau urbain de la

Lorraine allemande, à cette époque de son premier épanouissement démographique.

Deux critères mettent en évidence la preeminence de Saint-Avold, dès 1585.

Tout d'abord, la population de la ville était certainement la plus élevée de la

région que ce soit en 1585 ou en 1630. En effet le nombre de feux était de 276 audébut de

la période et de 432 en 1628. Les autres centres seigneuriaux des environs n'avaient que

des populations encore plus faibles, allant de 70 à Faulquemont, une centaine de feux à

s2 Création de foires et marchés dans deux villages voisins et diminution du nombre des foires à
Saneguemines même, comme le rapporte H. Hiegel, La châtellenie et la ville de Saryeguemines de
1335 à l630,Pais-Nancy, 1934.
53 AD MM, comptes de la seigneurie.
s4 Exactement entre 1597 et 1602, comme en témoigne la brusque chute du prix du poiwe (noté
dans les comptes seigneuriaux < au prix du marché de St-Avold >). C'est le seul prix qui baisse et
cela ne peut donc correspondre qu'à un changement structurel cornme celui du court-circuitage de
l'étape de Francfort dans le commerce de diffusion européen des epices. On allait désormais les
chercher directement dans les ports de débarquernent hollandais. L'existence avérée d,un marchand
de St-Avold à Rotterdam en 1630 prouve cette nouvelle réalité commerciale.
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Puttelange ou à Bitche, un peu plus à Sarreguemines, 200 au maximum à Boulay, jusqu,à
environ 300 à Dieuze en 161855.

D'autre part, on peut juger du développement d'une ville en observant le
rapport de sa population propre à la population rurale des environs56.

Seigneuries (1585) de o/o de la population urbaine
St-Avold 30,4 yo
Eqqlay 14,3 o/o
Dieuze l2 , l  o /o

Sarreguemines 11,9 %

Que ce soit par rapport aux autres villes des seigneuries de Lorraine allemande

en 1585 ou par rapport aux bourgs du Sud de la Meuse en 1803, St-Avold apparaissait

comme une waie ville, dotée d'un certain dynamisme.

En fin de compte, comme I'a déjà afFrrmé Tribout de Morembert, reprenanr

Dom Calmet, St-Avold était devenue, avant la guerre de Trente Ans, la ville la plus notable
( comme le centre, la capitale de la Lonaine de langue allemande ,tt. E1cela, sa position

dans le réseau urbain régional rejoignait sa situation géo-politique.

Evolution de la population de St-Avold

Périodes ou dates Population
Fin XVème siècle

1585
environ 900

I 100
1618
1624

1600
moins de 1800

1628 1730

5s Chiffres publiés par M.J. Laperche-Fournel op. cit. Nous augmentons légèrernent ces chiffres
pour passer des conduits masculins et feminins aux feux, qui comprennent les exempts et les
mendiants.
s6 Braudel a utilisé ce rapport pour montrer la difference de dynamisme qui sépare les wais villes
du Sud de la Meuse des bourgs de cette région en 1803, soit à une epoque comparable, une époque
pré-industrielle. Nous reprenons ses chiffres dans le tableaux suivant pour comparaison :
(F. Braudel, L'identité de Ia France, Espace et histoire,p 170., édition de poche, 1990)

Bar le Duc 4L,2yod'urbains
St-Avold, 1803
Gondrecourt le Château
Hâttonchatel

29,8 Vo d'urbains
12,5 % d'urbains
8.4 % d'urbains

"' H. Tribout de Morembert, op. cit., introduction, p XII, Dom Calmet, (Notice de la Loryaine,
Nancy, 1756, t 1, col.40) pour sa par! écrit : < St-Avold est une ville considérable de la Lonaine
allemande. >.
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Cependant, dans les années qui ont précédé les crises du XMIème siècle, en
gros entre 1620-25 et 1630, un ensemble de données prouve que l'on avait atteint un seuil
de croissance, générateur d'une crise économique et sociale. Tout d'abord, la part de
I'autosubsistance dans les approvisionnements diminua car les défrichements furent
proportionnellement inférieurs à l'augmentation de la population. Par suite, un plus grand
nombre de familles, contraint de s'approvisionner dans une plus grande mesure sur le
marché fut plus sensible à l'évolution des prix. Or ceux-ci augmentèrent, notamment Ie
prix des céréales dont on peut constater que quelque soit leur évolution en valeur absolue
sur des périodes, courtes ou non, ils augmentèrent régulièrement à long terme,
comparativement à ceux de Toul et Nancy58. St-Avold, de ville bon marché dans la
décennie 1 590- 1 599, devint une ville chère dans la decennie I 6 I 0- I 6 I 9.

Evolution des prix de 1001de froment en g. d'argent fin
(moyennes décennales5e )

0

En effeg i'augmentation cie ia population locale s'ajouta à la tenciance cie ia
seigneurie à exporter une partie importante des récoltes vers le Sud de la Lorraine, après
1606. Ce sont les deux causes majeures de la pression inflationniste qui s'exerça sur le

58 AD MM, comptes seigneuriaux.
5e Les moyennes décennales balayent les epiphenomènes annuels tout en indiquant les évolutions à
moyen terme. Ici, nos sources sont les comptes seigneuriaux pour St-Avold (ADMM), et G.
Cabourdin, Les prix en Lorraine centrale au XVI ème et au début du XVIIème siècle. in Annales de
l'Est, 1978, pp 195-229.
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marché de SrAvold, alors que les récoltes étaient en moyenne bonnes sur route cette
période. Il faut y ajouter les manipulations monétaires des ducs de Lorraine, entre 1620 et
162460 .

Mais c'est surtout l'augmentation de la population qui aboutit à une très forte
augmentation de la valeur des baux6l, après 1616 et surtout 1625, le nombre des
enchérisseurs augmentant régulièrement. C'est la même cause qui entraîna la fermeture
des métiers, non pas tant pour I'accession à l'apprentissage que pour l'accession à la
maîtrise. Beaucoup de nouveaux apprentis étaient entrés dans les métiers entre 1602 et
1622- Aussi, en l623,les maîtres qui avaient peur de cette masse d'apprentis augmentèrent
substantiellement les tarifs d'entrées en maîtrise62.

La croissance de la population de la ville et de la seigneurie, vers 1625 se
traduisait donc par une croissance de la pauvreté.

L'ensemble de ces mécanismes économiques accrut la hiérarchisation sociale
aussi bien en ville qu'à la campagne. Un petit goupe < d'entrepreneurs > et de marchands
liés parfois aux officiers seigneuriaux tira le plus grand parti de la phase d'expansion qui
avait atteint la ville. En dessous, un second groupe, assez restreint, de maîtres des métiers,
dominait un prolétariat de plus en plus nombreux de compagnons, d'apprentis et de
journaliers. Dans cette demière catégorie, il faut ranger les valets des fermes du plateau.

C'est cette population dans laquelle le pourcentage de célibataires augmentait avec la
pauvreté ambiante qui permit un essor des tavernes au cours des deux dernières décennies
qui précédèrent la guerreu' .

La ville se caractérisait donc, vers 1630, par I'importance accrue de sa
population pauwe. Et le développement du bâtiment, durant les 10 années précédentes
entraîna une augmentation du taux d'endettement de la population.

Aussi, lorsque I'occupation militaire, la guerre et les épidémies atteignirent
Saint-Avold, entre 1631 et 1636, c'est une population fragilisée qui subit les coups de
plein fouet et choisit très rapidement son salut dans la fuite.

60 G. Cabourdin a calculé l'évolution du Gros barrois, monnaie de compte du duché, à cette
époque en grammes d'argent frn (Les Ducs de Lorraine et la monnaie, 1480- 1635. in Annales de
L'Est,  1975, l ,pp3-4$.
6t AD MM, comptes seigneuriaux.

:: AD MM, comptes seigneuriatx et nofre article, op. cit.
63 [ y avait 1l tavernes à St-Avold même, en 1624 et27 en 1632, awréed'occupation militaire, il
est wai (comptes seigneuriaux). Par ailleurs, on constate qu'il y avait plus de tavernes dans les
villages du plateau où l'on touvait plus de grosses fermes et donc de valets de ferme que dans le
Wamdt, plutôt constitué de villages de joumaliers parfois artisans et le plus souvent pauwes.
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En fin de compte, il semble que la ville ait eu deux facteurs de localisation,
l'existence du monastère, qui était antérieure et sa position de contact, entre le Warndt
forestier et le plateau céréalier. Ces deux facteurs concoumrent au développement d'un
bourg qui fut renforçé par I'implantation d'une cour de justice de l'Evêché de Metz.

La ville n'eut qu'une croissance très lente à l'époque de son appartenance à
I'Evêché de Mek puis, rachetee par le Duché de Lorraine, elle fut entrainée, à la fois par la
politique de développement mercantiliste de cette principauté et par des facteurs
conjoncturels, de sorte qu'en 1630, St-Avold était la plus importante des petites villes de
Lorraine germanique et la plus centrale dans les possessions allemandes du Duché de
Lorraine. Mais elle était en compétition avec d'autres petites villes proches telles que

Vaudrevange et Sarreguemines qui, bien que plus petites, bénéficiaient de leur ancienne
appartenance au Duchée.

Le réseau urbain était encore faiblement hiérarchisé et son avenir restait très
ouvert. D'autre part, cette hiérarchisation ne pouvait venir que de la redistribution des
fonctions centrales car aucune des petites villes régionales ne semble avoir eu des activités
économiques specifiques (vouées à I'exportation).

C'étaient des marchés agricoles principalement et artisanaux, très
secondairement, les activités productives urbaines servaient, en effet, essentiellement à
l'approvisionnement de leurs chalandises locales (marché urbain et rural proche), encore
que cette donnée ait évolué rapidement dans les dernières années avant les guerres du
XVIIème siècle, grâce à l'implantation locale de nombreuses verreries. Mais dans ce cas
encore, I'initiative venait des seigneurs et notamment de Nancy, cherchant à exploiter
leurs forêts, au corps défendant des communautés locales qui voyaient leurs usages
forestiers compromis à terme.

a+ A St-Avotd, les unités de mesure utilisées fruent longtemps encore des unités d.ifférentes de
celles de Nancy, de même que la coutume locale qui était appliquée était celle de I'Evêché et non
celle du Duché. De ce faig St-Avold pouvait plus difficilement être un relaisdirecg notamment sur le
plan judiciaire, de Nancy, ce qui n'était pas le cas de vaudrevange et sarreguemines.
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2) La siqnification des crises du XVIIème siècle. pour une

petite ville comme St-Avold

La recherche du début du rétablissement de la ville, après un long niveau
d'étiage de la population urbaine, nous oblige à observer dans quelle mesure il y eut
discontinuité des fonctions urbaines, à l'époque des crises. En effet, il y a trois niveaux
géographiques d'analyse possible du devenir de la région. D'une part, des grandes villes
telles que Metz ou Nancy ou Luxembourg ne firent pas que souffrir des événements, elles
en tirèrent aussi profitus. Même les petites villes comme St-Avold purent bénéficier, dans
une certaine mesure, des circonstances66. Le plat-pays, lui, fut touché de plein fouet et de
manière unilatéralement négative.

C'est pourquoi, les crises du XVIIème siècle, même dans une région mise à
très rude épreuve comme la Lorraine, n'eurent pas la même signification à ces differents
niveaux géographiques auxquels l' observation peut s, attacher.

Il nous faut donc analyser les différents aspects des transformations qui
afÊectèrent St-Avold, entre 1631 et 1685, pour pouvoir jauger en quoi la ville redémarra en
fin de période.

Faisons d'abord le bilan démographique de cette période, avant de nous
interroger sur sa signification, c'est-à-dire sur le devenir de la ville, indépendamment de sa
puissance démographique.

A Dépression et reprise démographique à st-Avold, au XVrrème siècle

La phase paroxystique des crises du XVIIème siècle dura peu de temps, entre
1635 et 1637 et ses conséquences se firent directement sentir jusqu'en 1655. Les conduits
urbains et ruraux diminuèrent alors de quelque s 90 %o.

65 Les grandes villes devinrent des refuges pour les populations des environs. La courbe des
entrées bourgeoises à Luxembourg (F. Lascombes '. La ville de Luxembourg pendant la seconde
moitié du XVIIène siècle, Luxeinbourg, 1984, pp 12 et suivantes) le monfre bien. C'est en 1635-36,
atx pires moments où guerre et epidémies se conjuguèrent que le nombre des immigrants augmenta
sensiblement.
66 Les petites villes bénéficièrent hès peu des mouvernents de population, cependant, elles
devinrent des points d'appui pour les armées en campagne, comme nous allons tenter de le
démontrer pour St-Avold.
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Graphique I Evolution du nombre des conduits 6e
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Dès août 1635, une épidémie commença à St-Avold, après le départ des

Suédois. A I'automne, l'armée française, en se repliant, traversa la ville et la région, dans

la direction de Metz. L'épidémie flamba à nouveau, à St-Avold, à Boulay70, puis à Metz et

enfin, au printemps 36, à Luxembourg, ou les réfugiés avaient afflué.

Le greffier de Plappeville, Bauchez, depuis son < perchoir > mosellarq évaluait

les pertes de ces deux années pour la Lorraine à un tiers de massacrés et à trois quarts des

survivants achevés ensuite par la maladie7r. Evaluation manifestement grossière et qui

oublie la famine...pourtant appliquées à St-Avol{ ces proportions nous donnent un

effectif de 40 conduits, dès 1637, soit le nombre observé réellement en164372 .

6e L'inflexion de 1686 resulte d'interprétations justifiees plus loin Ces donnces ont été publiees
par X. Blurq Ia population de la seigneurie de Hombourg-SrAvold de 1628 à 1662, in Cahiers
Lorrains, 1988, pp248-249 et AD MM, B 11.731.
70 Il y aurait eu206 morts, à Boulay, enfie octobre 1635 et awil 1636 (A. V/eber, cité par X.
Blurn, op. cit.). Par consequent il apu y avoir environ 300 morts à St-Avold.
7r Bauchez, cité par X. Blum, ibidenl p245.
72 Il y aurait cependant encore 80 conduits, en 1638 (Gerardy, cité par Blum, note 42, p247). Mus
la situation fiscale variait rapidement, à cette époque, du fait des veuvages et remariages, de
I'appauwisseinent subit des incendiés et de l'émigration.

L'étude d'un cas peut montrer ces variations. Si un mari et une femme meurent dans deux
familles ayant 6 enfants en tout, que les survivants de ces deux couples se remarie,nt quelques mois
plus tard ensemble, situation qui a dû se multiplier à mesure que la crise s'approfondissait, on passe
en quelques teinps de 2 x I conduit : 2 à, 2 x Yz conduit : I à I x I conduit, soit 50 % de
diminution des conduits pour 2 morts sur 8 personnes, soit 25 o/o de pertes humaines. Il faut donc
relæiviser les chiffies de feux les plus bas, notarnment ceux de 25 feux pour 1648 et 1650 ou 12
feux (!) pour 1652.

\ o
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L'étiage était donc pratiquement atteint dès la hn de I'hiver 163637. celui-là

même où le prieur de I'abbaye de Longeville, Dorn Cassien Bigot, signalait un grand

nombre de cas d'anthropophagie dans la région.

Ceux qui partirent en catastrophe, en 1637, furent très waisemblablement des

errants malchanceux, condamnés à mourir d'épuisement sur les routes, cornme le montrent

les témoignages du tempstt. Enfin, selon Gerardy, s'il restait 80 < habitants >(conduits) à

St.Avold, en 1638, 45 (personnes ?) étaient mortes de faim dans les années précédentes72 .

L'essentiel de la désertification se fit donc probablement dès avant 1638,

même si la phase aiguë de la crise démographique dura jusqu'au delà de 1650, de même

que les opérations militaires, prises de St-Avold ou abandons, par les uns et les autres, qui

se prolongèrentjusqu'en 1654-55. Mais la dépression démographique dura jusqu'en 1685,

comme le montre l'évolution de ces paramètres fondamentaux que sont la nataljté, la

mortalité et la nuptialité (graphiques, page suivante).

En première observation, l'énormité des variations inter-annuelles et le niveau

insigne des étiages révèlent l'étendue des transformations démographiques. St-Avold était

réduite à la condition d'un village où les petits nombres de naissances et de morts

annuellesT3 pouvaient varier beaucoup plus, d'une année à l'autre; que dans une ville.

D'autre part, un mouvement de grande ampleur peut être observé vers 1655,

quand les naissances devinrent plus nombreuses et ce pour plusieurs décennies. Cela

prouve que la population s'éûait rétablie à un niveau moins catastrophique qu'auparavant.

Les couples géniteurs étaient plus nombreux, se reformaient, à ce moment. Autrement dit,

dès que la situation ambiante s'améliorait (fin des opérations militaires autour de Saint-

Avold, vers 1654-55), la population < redémarrait >. Les deux séries de données, natalité et

nombre de conduits se confirment donc, il y a eu une amélioration dès 1655. (D'où nofre

estimation de la courbe de St-Avold, à cet endroit du graphique l.)

7t Bauche4 cité par X. Blum, ibidenl p 253. Mais l'émigration commença dès le début des
événements, vers 1630-32, comme en témoigne la diminution du nombre des conduitg dès 1631.72 Gerardy, Recueil intemessant..., manuscrit, St-Avold, L786 p59l.Au moment de la famine, le
boisseau de blé aurait atteint 3,5 écus de roi.
73 Comme il y a une loi des grands nombres, on peut dire qu'il y a une loi des fortes variations des
petits nombres (enfie I et2, il y a 100 o/o de difference, alors qu'entre 100 et I10, il n'y a que l0 %o
de différence, et ce alors même que la variation absolue est l0 fois plus grande).
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Graphique 2 Evolution des paramètres démographiques 7a

(Nombre de naissances, de morts et de mariages par an.)
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La courbe de mortalité permet de compléter ces résultats. Les pics de cette
courbe signalent les épidémies. On peut voir ainsi que la < petite vérole > de 1648 ou les
< fiebvres et dysenteries > de 1651 sont imperceptibles dans la population de St-Avold,
déjà réduite à sa plus simple expressionTs . Par contre, quelques années après la reprise de
la natalité, en 1663 puis en 1665-66 et en 1673, 1675, le réservoir humain s,était
reconstitué et les épidémies pouvaient à nouveau faire des ravages.

la maladie.

La population en pleine reprise après 1655, fut donc par trois fois entamée par

cependant le solde naturel resta très élevé durant toute cette période.

74 Données publiées par Y. Martan, Précisions sur St-Avold (XVIIème siècte), in Généalogie
Lorraine, 1984, pp 163-164.
7s Ces épidémies sont signalées par Dom C. Bigot, cf. Blum, op. cit. p250.
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Pour estimer ce solde, il faut augmenter de 60 Vo le nombre des morts eruegistrés qui

est très probablement largement inférieur à la réalité, par négligence de la moralité infantile. Mêrne

avec cette correction (qui signifie que la mortalité infantile représentait plus de la moitié des morts)

il y a toujours plus de naissances que de morts, sauf bien entendu lors des années << pestilentielles >.

Ce qui est très coherent avec ce que l'on sait par ailleurs : les campagnes d'Ancien Régime sont

toujours fès prolifiques, à fortiori avant le XVIIIème siecle.

Solde naturel de la oopulation de St-Avold. durant les années de crise :
(Source: Y chiffres observees.): Y.Martan, les chrthes en gas sont des données estimees, Dar correction des donnees

Naissances Morts Mariases Solde Naturel total
Total (164G16E5) 826 227-370 t62 5994s6

Variations extrêmes 9-3s 0-36 0-19 1-171-ft29\
Movenne annuelle 20.6 5.7-9.2 4 t4.9-tL.4

La population aurait donc dû augmenter et mê,me hès fortement (passer de 150

habitants en 1646 à 600 vers 1685, ce qui est impossiblQ, du fait de sa faiblesse vers 1645 et les

mariages coîrme les naissances auraient dû suiwe la mê,trre voie, ceci d'autant plus qu'on

enregisfrait une trentaine d'immigrants qui faisaient souche à St-Avold, à cette epoque (18 o/o des

mariages)78.

Or, il n'en est rien. Non seulement la natalité ne decolla pas d'un niveau d'étiage qui

passa seule'ment de 10-15 par an, au plus fort de la catastrophe, à20-25 après 1654 mais les

mariages eurent netternent te,ndance à se rméfier, après le qpasme de 1666, où I'on semble s'ête

remarié frénétiquerrent I'année même où s'achevait une épidémie assez marquée.

Cette derniere observation est peut-êfe décisive. Le marché matrimonial était nop

exigu pour permette les mariages. Il fallait donc, d'une part des immigrants et d'autre part qu'une

partie des jeunes gens ernigre, ce qui ne pouvait qu'être facilité par la diaspora naborienne qui

s'était constituee dès les premieres années houblees.

En 1665-66 par conte, une hécatombe pamri les epoux << en titre > liberait le

<< marché > et permettait tout à coup, un grand nombre de mariages et renariages.

78 Y. Martan, op. cit., La provenance de ces 30 immigrés semble prolonger le mouvement
commencé longtemps avdlt, vers 1580, comme nous l'avons vu. Les francophones ne
représe.trtaient qu'un tiers du total, le Tyrol et la Suisse avaient pu constituer des montagnes-refuges
ou tout simplement être préservés des crises par I'isolement geographique. Ceux qui venaient du
Nord être des ieunes sens issus de I' mteneure.

Résions nombre régions nombre regrons nombre
France du Nord 4 Trèves (diocèse) 5 Tyrol 6
reste de la France 4 Luxernbourg I Suisse J

Franche Comté I Limboure I Italie 5

Bavière Galat. ?) I Savoie I
Total
franconhones

9* l ou
2

Total Nord proche 8 Total Est-SudÆst13+ l
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Il est possible que le caractère urbain de St-Avold, c'est-à-dire le fait que la
population y était plus diversifiee que dans un village ait aggravé ces difficultés
matrimoniales. Toutes les recherches montrent la forte endogamie sociale des mariages de
l'époque moderne- C'est pour respecter cette endogamie que les couches urbaines

supérieures étroites ou même les couches moyennes, étaient obligées d'avoir recours à une
exogamie geographique.

C'est pourquoi, la courbe des naissances qui aurait dû se redresser

progressivement, a plutôt eu tendance à s'affaiblir lentement, comme le montrent les

moyennes mobiles des naissances, sur 7 années, courbe qui supprime les accidents et met

en évidence la tendance de longue durée77.

Graphique 3 Naissances et moyennes mobiles des naissances sur 7 ans (en pointillés)
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Lanatalité a suivi une décroissance lente jusqu'en 167g-g0.

A tout cela il n'y a qu'une explication efficace : l'émigration continue de la
population. On naissait encore un peu dans la région, mais, en permanence, on s'efforçait
de partir, et par conséquent on mourait ailleurs. Si bien que I'immigration qui se
poursuivait n'était jamais < capitalisée >78.

" Même si I'on veut considerer les valeurs brutes, les points les plus faibles (après 1655, coeur de
-1 crise) sont atteints en 1675 et l676,en 1680-82, soit en fin de période.
78 Les preuves d'une émigration massive et durable vers l'Allemagne sont nombreuses à
commencer par cette intoduction du compte de la seigneurie pour 1653, par Nicolas la Vigne (AD
M, I MI 275'l) : ( '..que une longue [absainz] des pays en ont causé un ruyn absolue par la
continuation des guerres et malheur des troupes qui ont convainct a la pluspart des subjects de Votre
Altesse et speciallement de ceste ville se refugier en allemagne... >. Dans le dénombrem ent de 1662-

A/'- rr,^/\
i
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Le nombre de conduits et la population ont donc dû se maintenir à peu près au
même niveaujusque vers 1680-1685. (D'où notre interprétation des données à cet endroit
du premier graphique.) En 1693, par contre, la population de St-Avold était déjà en pleine
croissance. La natalité était passée de 4244 à 50-60 de 16g3 à 1700 et les mariages étaient
à cette époque le double de ce qu'ils étaient en moyenne durant la périocie catastrophique
(8 par an, contre 4). (Cf graphiques I et 5.)

Cela prouve bien qu'en 1693, on avait déjà changé de contexte et d'époQue.

On peut le vérifier sur 7 villages de la seigneurie de St-Avold, pour lesquels on
dispose de recensements des conduits dans les années 1670 et 1680, contrairement à la
ville et qui confirment I'existence de ce long palier d.'étiage et la reprise tardive et en plus

timide pour ce qui concerne ces villages.

Graphique 4 Evolution de 7 viilages de la seigneurie (conduits)7e

A St-Avold même, quand on raccorde les différentes séries disponibles des
naissances, de 1646 à 1700 et au-delà, on constate que la reprise a eu lieu très brutalement
en 1686-8780. A partir de ces années là, le niveau d'étiage des décennies de crise, d'à peu

(AD MM' B 744-2) on mentionne 20 bourgeois du faubourg qui avaient renoncé à leur droit de
bourgeoisie et qui désiraient ernigrer, or cela se situe en pleine << reprise >> locale.

Pour sa part, X. Blum (op. cit. 1988) inventorie un certain nombre de cas précis, dans des lieux
qùe nous mentionnons plus loin, en direction de la Hollande, de la Hesse et de la Franconie.'.n^ Données publiées par x. Blum op. cit., pp 24g-249 et M.J. Laperche fournel, op. cit. p 253.80 Microfiches des regishes paroissiaur,, AMSA ou AD Moselle. Les actes émanent de plusieurs
curés (dont des Bénédictins), ils sont surtout frès mélangés sur quelques années. Ils ont été recopiés
et ne sont pas exempts d'erreurs. Les lacunes touchent surtout les décès et la nuptialité, entrel6g6 et
1692.



près 20 naissances par an, fut pulvérisé (45-50 naissances par an, durant la décennie l6gg-
r 695).

Or, une observation quasi contemporaine certifie cette même date pour la ville
voisine de Sarrelouis : << ce n'est qu'en 1687 que l'on vit affluer la population et les rues se
garnir de maisons 1181.

Graphique 5 La reprise de ra natarité en l6gilg7,à St-Avold s2

Pourtant, I'insécurité militaire de la région s'était maintenue jusqu'au traité de
Ryswick (1697). Ainsi, en juillet 1695, un (parti ennemi>> d'une centaine de soldats fit
imrption de bonne heure à St-Avold Ne trouvant pas le maire qui était àMe2,il fit main-
basse sur un échevin et quatre des plus riches habitants de la ville qui furent emmenés en
guise d'otages83.

Dans les jours suivants, une battue organisée par les Français, à travers bois,
contraignit l'ennemi à abandonner le butin et les chevaux pris en cours de route, tandis que
les prisonniers en prof,rtaient pour s'enfuir. On évoqua alors la possibilité de rendre leurs
armes aux habitants de I'ancienne Lorraine ne serait-ce que pour empêcher des

8r Mémoire sur Sarrelouis de 1717 écrit par J. Leblond de la Tour, cité par F.y. Le Moigne : Ie
rôle économique des garnisons évêchoises au XVIIIème siècle, d'aprè,s les exemples de Metz,
sarrelouis et verdun, FY Le Moigne, La Lorraine, passionnernent MeE, 1993.

:: Le trait plein représente les chiffres bruts, le tireté, les moyennes mobiles.83 Ces événements nous sont connus par la correspondance militaire entre Hombourg et paris, AD
Mosel le, l  MI39 et I  MI I17.
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déplacements ennemis qui pouvaient se faire en toute confiance, dans une résion
désarmée.

A la suite de cette affaire, le commandement régional détacha dans plusieurs
villes du voisinage des petites garnisons de 50 à 100 hommes, pour couvrir la frontière,
c'est-à-dire la ligne de la Sarre8a, contre de nouvelles incursions. C'est ainsi qu,on
stationna à St-Avold' à cette époque 70 fusiliers commandés par 4 sergents, 2 lieutenants
et un capitaine. Le total des troupes détachées de Metz et'Nancy, Sarrelouis compris,
semble-t-il, atteignait à peine465 hommes.

La faiblesse de cette réponse française montre bien qu'il ne s'agissait que
d'une simple couverture dissuasive contre des opérations qui relevaient plus de la razzia
que de la grande envergure. En réalité, l'affaire de 1695 ne compromit pas du tout la
reprise démographique car elle resta isolee et fut de peu de conséquences. Elle mettait
même en relief Ie caractère parfaitement accidentel de I'insécurité, à St-Avold, surtout
compte tenu de ce que la mémoire collective avait enregistré, lors des decennies
précédentes.

Autrement dit, I'insecurité, très relafive, n'empêcha pas la reconstitution
démographique des années I 680- I 690.

Alors comment expliquer cette lenteur et ce retard de la reconstitution de la
population en Lorraine germanique ?

Toute [a Lorraine avait été touchee par l'émigration dès le début des
événements. Cependant, en Lorraine romane, il existait des villes plus impofiantes,
notamment Nancy, qui avaient polarisé une partie des déplacements de population. Il en
résulta que les pertes de certaines villes furent compensées par ces flux d'immigrants
ruraux' C'était surtout le cas de Nancy dont le rôle de capitale du duché s'affrrma au cours
de la crise.

De plus, les réfugies restés proches de leurs villages avaient pu les regagner
dès que les circonstances I'avaient permis. Cependant, la ville en retint un certain nombre
qui ne rentrèrent pas' D'où l'affaiblissement durable des campagnes de Lorraine centrale.
Désormais Nancy regroupait 62 % de la population de son office alors qu'avant les
événements ce n'était que 24 Vo.

84 Bouzonvitle avait aussi essuyé une incursion ennernie et des religieux des abbayes de
Bouzonville et St-Avold avaient aussi été ernmenés. C'est pourquoi, les garnisons s'échelonnèrent
de Sierck à Sarrebruck en passant par Boulay, St-Avold, Hombourg, Sarrelouis bien entendu et
quelques autres lieux.
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Malgré cette évolution structurelle, la reprise démographique avait commencé
très tôt en Lorraine du sud, ou elle était visible dès 1668. Ici, les niveaux maximum de
population de 1585 furent à peu près retrouvés en 1708, lors de la grande enquête
ducale85.

Ce n'était pas le cas en Lorraine allemande. Là, on avait émigré très loin et
plus longtemps. Pour la seigneurie de St-Avold, les itinéraires des exilés reconstituent les
deux axes commerciaux de la ville 86: I'ancien avec Mayence, Francfort, la Franconie et
plus signifrcativement encore, le nouveau : la route de Hollande avec Luxembourg,

Coblence et Cologne. Si les sources signalent des retours en 1654-1655, elles mentionnent

encore des départs en 1662 et on a tout lieu de penser que l'émigration s'est étendue
jusqu'en 1685. Plus encore qu'en Lorraine romane, en Lorraine allemande cette émigration
a dû se solder par des installations < définitives > plus nombreuses, au loin87.

Envisageons maintenant le devenir de ceux qui ont survécu à St-Avold_ les
transformations des fonctions urbaines, bouleversées par les événements.

B Continuité et discontinuité des fonctions urbaines

On peut tenter d'explorer cette question sous deux angles, d'une part, la ville a-
t-elle perpétué ses fonctions administratives et comment, d'autre part, ses activités
productives ont-elles été affectées par les événements, en quelle manière, à quelle époque ?

a) La continuité fiscale et administrative

Sur le plan fiscal, on dispose d'un bon indicateur de conjoncture : I'Aide de la
St-Rémy' Cet impot ducal était, en temps ordinairg fixé à un montant precis et pour de
longues périodes. Ainsi, la communauté de St-Avold avaitpayé 674 frs barrois chaque
année, avant L630135. Cependan! le malheur des temps permettait toujours des decharges
temporaires, en cas d'épidémies, de pertes de récoltes, d'incendie, à la requête des
contribuables qui demandaient ces decharges à la cour des comptes du duché. On peut voir

:: Cf M.J. Laperche-Fournel, op. cit., pp 156-tsg et 176-177.
86 Cf. X. Blum, op. cit., pp252-256 *ZSg-Sg.
87 Si l'on veut se risquer à chercher une loi à ces differe,nces régionales, on peut dire que les
régions < endocéphales >>, celles qui possedent leurs propres capitales comme la Lorraine et Nancy,
se reconstituent plus vite, après une catasfrophe démographique, que les régions < exocéphales >,
celles qui ont des capitales extérieures à elles-mêmes, comme St-Avold et la Lorraine allemande.
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sur le graphique suivant que c'est exactement ce qui se passa durant les crises du XVIIème
siècle.

Graphique 6 L'aide de la St-Rémy, payee par St-Avold
En francs barrois par an

* o T  
t

I, t+
I

u*+
I

*o -f

I
'0 1

I

r a I
t t

A l'époque Ia plus troublée, la decharge fut massive (50 frs b. en 164g) mais
dès I'embellie de 1655, le niveau d'imposition se rétablit rapidement.

Compte tenu de ce que I'on sait de la faiblesse de la population locale à cette
époque, on peut même penser que la ville fut nettement plus imposée dans les années 50 et
6088 - On constate enfin que la stabilisation à haut niveau de l'Aide de la St-Rémy ne se fit
qu'après 1685- La chronologie de la crise est donc confirmée par cet indicateur.

Sur le plan plus général de I'administration, à regarder les recensemerus, on
pourrait penser que la continuité des fonctions urbaines a été sérieusement affectée par les
crises. Cependant, tout porte à croire le contraire.

Gerardy remarque ainsi, dans sa rétrospective de I'administration naborienne,
qu'il n'y a jamais eu de vacance institutionnelle, durant les troubles, à St-Avold. Il donne
même un bel exemple de longévité, en la personne du maître échevin de la grande cour
qui, nomm é en 1636, au coeur de la tourmente, avait duré et bravé le destin jusqu,en 1690.

88 Cependant, on ne connait pas la valeur du Franc barrois en métal precieux, à cette époque. Tout
porte à croire qu'elle avait notoirement diminué car l'état lorrain était alors en pleine
décompositiorL son adminisftation en exil. Ajoutons que durant cette phase de I'histoire de la ville,
les exactions et réquisitions militaires étrangères furent sans cornmune mesure avec ce petit impôt
ducal qu'était I'Aide de la St-Rémy.
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Des maires avaient été régulièrement nommés et les audiences du bailli
semblent s'être tenues chaque année8e. Dans l'inventaire après décès des papiers trouvés
chez le tabellion Jean Hiérosme, en 1695, les registres et <prothocols> couvrant les
années les plus sombres, de 1634 à 1638, ne manquent paseO.

Graph. 7 Nombre de pages de registres du tabellion Jean Hiérosme par an

Mais la dislocation des familles par l'émigration a dû figer le marché foncier
dans les années suivantes. Le nombre d'actes notariés s'est donc effondré dès 1637-163g.
Enfin, I'absence de registres, entre 1648 et 1653 correspond à la période où le nombre de
conduits fut réduit à 25 et même à 12 (1652). Par la suite, les archives du tabellion
reflètent autant la renaissance de la région que les incertitudes durables qui I'ont touchée
jusqu'en 1697.

D'autre part, les registres paroissiaux apparurent precisément à cette époque,
en 1646, c'est-à-dire au pire moment de la démographie locale et, lorsqu'il sembla y avoir
pénurie de prêtres, les Bénédictins de I'abbaye prirent le relais des séculiersel et
administrèrent la paroisse, de 165I à 1667.

Si l'on met bout à bout diverses références chronologiques : nominations
variées, lettres echangees enfie la justice locale et les autorités, registres d'audiences du
bailli de St.Avold, comptes seigneuriaux, sur I'ensemble de la période, on observe
finalement une très grande continuité de la localité.

8e Les maires sont restés en place de un à quatre ans. D'autre part, on a toutes les audiences du
bailly, à partir de 1660. (AD Moselle,B 6349-50 et 54.)
e0 AD Moselle,B î3Tî,inventaires 1695.
er Gerardy, Collection, 1766, p 554.
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Périodes

Typ"t d'ur"hiu"P-
Nominations

offciers, maires,
échevins

Nominations
de collecteurs
et asseyeurs

fiscaux

Audiences
annuelles

du
bailli

Correspond.
admrmstratrve,
recensemenls

Comptes
seigneuriaux

et de la
^- -  ^ :  -93

Total

I630-1639 5 5 J 8 21dont 1630-34 2 J 2 I ] J
et 1635-39 { z I 6r640- oz+v 4 7 2 l 51650- 659 6 2 ) f J 2 lt660- 669 6 1 0 4 30rc7A-a 1 ^ 1 7

l l
1
J l v , ô o

a o1680-689 6 l 0 l l
t l 27

1690-1699 12 J l 0 2 9 36

La discontinuité des archives de cette époque, qui tranche avec l'abondance de
la période immédiatement antérieure (1583-1634), tient donc plus à des pertes de
documents ayant existé qu'à une carence de fait. Ce qui, d'aillews, met en relief
l'insécurité du temps.

Dans ces conditions, le nombre des conduits révèle bien plus la mobilité de la
population et les dégâts qui ont dû exempter bien des ménages d'imposition, tout au long
des périodes troublées, qu'un réel anéantissement de cette population renforcée
régulièrement par des contingents militaires. Il faut donc relativiser les chiffres de
population les plus bas, ceux des pires moments et admettre qu'ils sont fortement sous-
évalués du fait des exemptions fiscales consécutives aux dégâts matériels et à Ia volonté
des officiers de mettre en évidence ces dégâts.

Les comptes de la seigneurieea, pour lacunaires qu'ils soient devenus durant
cette période trouble, p€rmettent de confirmer les données démographiques et d'entrevoir
quelques mutations de l'économie locale.

e2 Gerardy, ibidern, pp 90 et suivantes, 214 et290. AMSA , aft. l2|et ADMM, fin de la série des
comptes seigneuriaux. Ce relevé a été fait tardivement à partir de nos notes qui étaient lacunaires. Il
est donc loin d'être complet.
e3 De nombreux comptes de gruerie et de seigneurie qui ont disparu aujourd'hui, sont mentionnés
dans l'inventaire après décès des papiers du receveur seipewial, De Choisy, déédé en
1702(ADM, B 6376).
e4 Les comptes de 1653 et 1655 se touvent dans les premières liasses des AMS,\ en microfilms
aux AD M, I MI275-1. Les autres comptes, 1648,1659,1676,1679-16g4 et g6,llg|et 1699- se
trouvent aux AD MM.
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b) L'évolution de l'économie urbaine

Tout d'abord, les entrées dans les métiers même si elles se sont raréfiées. ne
semblent pas avoir été durablement anéantieseT. (Cf. graphique g)

Si en 1648, il n'y eut aucune entrée, en 1653, 1655 et 1659, on en comptabilisa
9,3 et 6. Cela représentait en moyenne 6 entrees par an dans les années 50 contre 14, avant
la guerre, soit un peu plus du tiers. Les métiers étaient donc animés d'un dynamisme
identique à celui de la population. Ces donnees confirment que I'activité artisanale de St-
Avold se ressaisissait, mais plutôt lentement.

Par la suite, durant la periode 1676-1686, c'est-à-dire au moment de la
véritable reprise, on peut encore juger que le niveau d'activité devait être de I'ordre du
tiers de ce qu'il avait été avant les événementses.

Graph. 8 Entrées totales dans les hans avant et pendant la crise
(Nombre d'entrées dans toutes les confréries par an,

source: tous les suivants du

D'autre part, si I'on observe les branches d'activité, les mutations sont très
nettes. Les activités liées à la consommation urbaine locale, boucherie, boulangerie,

mercerie, foumrre, couture, s'effondrèrent. Par contre, deux artisanats devinrent

dominants, la tannerie et le tissage.

e7 Cependant, on ne dispose d'aucune donnê pour la période la plus touchee : L635-I647, où les
entrées ont certainement eté très faibles.
e8 A l'époque du maximum dérrographique de la vilte en 1615 / l624,il y avait une moyenne de
15,8 e,nfrées par an dans les métiers. En 1676 I 1686, sur 8 données disponibles, cette moyenne esr
tombée au tiers (5,125 par an).
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En fait, ces activités n'avaient pas pris une importance extraordinaire ; elles
avaient simplement mieux résisté que les autres. Cela se comprend si l'on examine le
contexte.

La culture du chanwe qui se pratiquait sur des petites parcelles s'est maintenue
plus facilement que la céréaliculture qui nécessitait de vastes espaces devenus dangereux
et plus difficile à cultiver sans bétail de labour, disparu très tôt. D'autre part, le commerce
était devenu plus aléatoire, laissant plus de place à la production textile locale (tissage et
draperie).

Quant à la préparation des peaux, elle fut stimulee d'abord par les abattages
plus ou moins systématiques du cheptel vernaculaire par ses propriétaires ou par des
pillards puis par les besoins des armées, que ce soit en viande, en monfure ou en attelages.
La maréchalerie de même que la menuiserie conservèrent aussi leurs raisons d'être. du fait
de I'armée et des transports.

Les tanneurs travaillaient au bord de la Rosselle et près des fortifications de la
ville sur des emplacements pour lesquels ils payaient un cens au seigneur. Les comptes
pelmettent donc de recenser les étabLissements et de constater leur croissance au moment
où les autres activités s'étaient étiolées, alors que durant l'époque de paix et de prospérité
qui avait précédé la guerre, ce nombre d'établissements était resté stable très tongtemps.

Cependant, la baisse du nombre des entrées permet de penser à une diminution
de la taille des entreprises.

e7 Pour la période d'avant guerre, on dispose de 17 à 4l données annuelles.
période des troubles, on ne dispose que de 14 comptes seigneuriaux annuels.
7ème lignes du tablearl directement comparables entre elles.

Par contre, pour la
D'où les 4èrne et
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Graphique 9 Nombre des maisonnettes de tanneurso à St-Avord
t un cens
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L'évolution des artisanats naboriens évoque incontestablement une
< ruralisation > de la ville. Ce sont les activités productives les plus différentiées et par
conséquent celles qui correspondent à des niveaux de vie assez élevés, qui ont le plus
souffert des malheurs des temps.

Inversement, c'est la première transformation des matières premières locales,
fibres et peaux, qui est devenue la source de travail la plus nette, représentanr 52 o/o des
entrées dans les métiers, entre 1648 et 1692, contre 28,5 o/o auparavant. Or il s'agissait
d'artisanats qui étaient très pratiqués dans les campagnes, pour le tissage au moins.

Corrélativement, la periode des troubles fut une époque de recul de la
spécialisation du travail. Ainsi, dans les premiers recensements du XVI[ème siècle- on
mentionnait fréquemment plusieurs métiers pour les chefs de feux.

Cependant, les activités liées à I'armée, à son ravitaillement, à son transport, à
ses transmissions ont aussi pu survivre plus facilement.

Ainsi, on peut penser que la présence des contingents militaires a permis un
rétablissement rapide de I'activité des tavernes. Mais le nombre des tavemiers et hôteliers
souligne bien que cette branche ne pouvait fonctionner que dans I'aménité de rapports
< civilisés > entre armée et population.

C'est pourquoi, alors que Dom C. Bigot s'extasiait sur le bon ordre des troupes
de Richelieu", en 163l-32, on assistait à une explosion du nombre des tavemes. par

e8 Cité par X. Blum, op. cit., 19gg.
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contre, cette activité disparut comme les autres, au coeur de la tourmente, pour renaître
timidement au quart ou au huitième de sa valeur d'avant guere. Il faut ajouter aux
tavernes et hôtels, les débits de bière dont le nombre variait beaucoup, non seulement avec
la clientèle, mais encore avec les disponibilités en grain. Ainsi, en 1676, il v avait 7
brasseurs, en 79 et 80, il n'y en avait plus aucun et en 16g2, il y en avajt 9.

Graph. l0 Les fluctuations du nombre des hôtels et tavernes, à St-Avold ee

L'un dans l'autre, on peut affirmer:
- Que ces activités ont été frappees comme les autres, entre 1636 et 1650.
- Que leur renaissance a été plus rapide que celle des autres activités : dès

1685, soit le début de la reconstruction, ily avait l0 à 15 débits de boisson.
Du reste, c'est cette prospérité des débits et le fait qu'ils vivaient d'un marché

< extérieur > : les armées de passage, qui poussa les autorités locales à saisir I'occasion
pour désendetter la ville, sans trop toucher ses habitantslOo. Très tôt, en 1659, les échevins
obtinrent pour la ville une nouvelle < gabelle > sur la bièrel0r . Dans leur petition au prince
de Lixheim, ils affirmaient que < la bonne distribution qui s'en fait peut fournir une

ee Brasseries non comprises.
100 Les échevins avaient une connaissance excellente des marchés locaux, auxquels ils participaient
et une conscience tès précise de I'impact des mesures fiscales qu'ils préconisaient. Lern but
constant était de toucher le plus possible les étrangers à la ville, cofirme cela apparaît dans la
correspondance administrative du XVIIIème siècle. (Cf. pétition de 1718, AD Moselie, 1M1,275-
2.)
r0r AD Moselle, I Ml 275-2,pétition au bailly De Gellenoncourt, vers 1659 etGerardy, A4, 1766,
p  454.
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somme assez considérable >. A cette époque, les brasseries représentaient trois huitièmes
du nombre total des tavernes, hôtels et brasseries.

Le rétablissement du commerce de transit qui a quelque parenté avec
l'évolution du débit des vins et bières est perceptible grâce à l'évolution de l,adjudication
du droit de passage de St-Avold, le << glaid >102.

Jusqu'en 1653, les valeurs du < glaid > furent insignifiantes : l0 francs barrois,
12 frs. Mais dès 1655, cela remonta à 110 frs. Autrement dit, la grande periode
d'insécurité qui s'était accompagnée d'une intemrption quasi totale du commerce normal
(et non pas de celui qui est lié aux troupes), se serait étendue de 1635 à 1653. Et
immédiæement après, un certain trafic s'était rétabli.

S'agissait-il seulement d'un commerce régional ? Ou du rétablissement d,un
grand commerce entre Francfon et la France, à la suite du retour de Ia paix, après
Westphalie ?

On ne peut le preciser mais en valeur, ce commerce devrait correspondre au
tiers ou à la moitié de celui qui se réaJisait avant la crise.

Pour 1655, c'était une valeur très élevec mais il n'y eut plus ensuite de
véritable croissance avant les années 80. En réalité, l'adjudication du glaid dépendait
directement de la concurrence qui s'établissait entre les Naboriens.

Il n'y avait pas de pression démographique à cette époque, comme nous
l'avons déjà vu. Une entente tacite entre les adjudicataires était tout à fait possible et
garantissait la stabilité du glaid et son haut niveau de profit. Par contre, dès 16g5, le retour
des émigrés et le redémarrage de la natalité ; la conctuïence I'emporta sur l,entente et le
prix du glaid s'envola.

to2 AD MM, comptes seigneuriaux.
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Graphique I I Evolution du droit de passage de St-Avold
francs barrois par an
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En 1699, enfin, plus rien n'empêchait la croissance : la paix était rétablie, la
population s'accroissait. Alors, le glaid pouvait se négocier en hausse de 3I Vo par rapport
à1692 où son niveau était déjà élevé.

L'évolution des baux ruraux de la seigneurie (graphique 12, page suivante)
reflète elle aussi l'évolution démographique. On observe ainsi un effondrement brutal suivi
d'une dépression prolongee et d'une reprise lente.

Dans les années 1690 encore, leur valeur n'atteignait pas le quart des hauts
niveaux d'avant guerre'03 et aucune évolution n'était perceptible. euelques mauvaises
années, sur le plan des récoltes, avaient contribué à cette médiocrité durable en rendant
aléatoire les profits des fermiers. Cependant, les prix connus, entre 1679 et 16g5, ne sont
pas si élevés, le facteur essentiel pour cette époque était sans doute la faiblesse
démographique, donc le manque de surenchère au moment du renouvellement des baux.

r03 La crise sociale des années 1620-1630 du fait de la trop grande augmentation de la population,
avait entraîné la valeur des baux jusqu'à des niveaux probablunent immoderés. Les fermiers ne
gagnaient waisemblablement plus beaucoup à poursuiwe leur activité, à la veille des crises du
XVIIèrne siècle. C'est pourquoi, I'effondrement des baux fut si massif dans les années 30 et 40 : en
1648, ils valaient moins de 5o/o de ce qu'ils avaient valu en 1632.
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Graphique 12 Evolution des baux, avant et après les guerres du XVIIème siècle
(En quartes de Hombourg par an 'oo )
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Les recettes en nature de la seigneurie (blé, seigle, avoine, graphique 13, page
suivantelos) permettent d'évaluer la reconstitution de I'agriculture des environs. On avait
atteint les I 100 résaux de Nancy, en 1622.

Or, en 1653, toutes céréales confondues, le prince de Phalsbourg n'encaissa
que 30 résaux de Nancy. En 1655, sur 121 résaux, le tiers de l'avoine (soit le tiers de g5

résaux) provenait des habitants de Lachambre, réfugiés en Allemagne. Donc les récoltes
locales ne fournissaient encore que 93 résaux de façon certaine au seigneur.

Longtemps après, en 1676,1e receveur seigneurial ne comptabilisait que moins
de 250 résaux. A ce moment là, on en était donc encore à moins du quart des niveaux
d'avant guerre.

r04 Nous faisons ici la somme des quantités de céréales dues par les baux de 6 moulins et 2
gagnages de la seigneurie (les mêmes d'un bout à I'autre de la période pour garder des valeurs
comparables), telle qu'elle apparait dens les comptes seigneuriarx annuels (AD MM). Les paliers
de la courbe sont dus au fait que les baux étaient rarement annuels mais pluri annuels, à durée
variable, en fonction de I'insecurité des valeurs de référence, prirq monnaie, population.105 Sur ce graphique 13, nous reportons les recettes en céréales réellement perçues chaque années,
ce qui signifie que nous avons sousfait le stock présent en début d.'année (reste des années
précédentes) du total des recettes mentionné par chaque compte seigneurial.

l f  t ! l - l

\ O a
Nô\Ô



65

Graphique 13 Recettes de céréales de la seigneurie au XWrème siècle
En résaux de
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Durant l'étiage, I'essentiel des recettes de céréales (25 résaux en 1653) était
constitué des quelques baux qui subsistaient, le moulin de Hombourg, à lui seul
représentait alors les deux tiers de ces baux. Encore s'agissait-il d'une < usine >> de l,axe
urbain (St-Avold-Hombourg,) de la seigneurie.

Par contre, après 1676, la reprise semble avoir été rapide. Les recettes de
céréales se gonflèrent rapidement pour retrouver les 600 résaux en l692,la moitié du
niveau des années 1620. Or les baux qui progressaient mais lentement (voir graphique de
la page precédente), n'en étaient pas responsables.

C'est donc la reconstitution des communautés et des superficies cultivées,
d'autant plus rapide que leur amputation avait été sévère, qui entraîna un retour aux
anciennes habitudes et au paiement des divers droits seigneuriaux et feodaux, ce qui enfla
régulièrement les recettes céréalières, après 1676.

Il est possible d'ailleurs, que les superficies aient crû avant la population car le
cheptel de travail a pu se multiplier très rapidement dès \654-55,c'est-à-dire dès la fin des
pillages réels, alors que le fourrage ne pouvait manquer, compte tenu des friches et du
faible nombre de chevaux.

Il y a enfin un dernier aspect de la reconstruction qui est perceptible à partir
des données seigneuriales, c'est l'évolution du bâtiment.



66

Les comptes de la gruerie nous donnent plusieurs indications utiles. Tout
d'abord les admodiations du < mort-bois >. On peut constater l'importance relative d.e ces
adjudications, en 168 I -1 686.

Graphique 14 Le nombre << d'admodiataires du mort-bois >>
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Alors que les chablis s'étaient raréfiés, vers 1620-1630, à la suite de
l'intensification des coupes et donc du rajeunissement des forêts, ils étaient redevenus
importants, dans les années 80, à la suite d'une intemrption de I'exploitation de plus de
trente anstou. Les arbres avaient vieilli et les tempêtes en avaient abattu un nombre
croissant restés là tant qu'on n'avait pas les moyens, en cheptel de travail ou en sécurité
minimale de les exploiter, ni le besoin de les débiter.

Or justement, dans les années 80, les besoins en matière première ont dû suivre
la croissance de la population. Le bois, matière première fondamentale de la construction
et de bien des artisanats, à St-Avold, trouvait de plus en plus d,emplois.

106 On peut admettre le modète suivant qui se vérifre sur de longues périodes : il y a couramment
un ou deux << ouragans > par siècle et des coups de vent plus nombreux et moins violents. leurs
conséquences varient selon l'état de Ia forêt. Car le vsnt n'a pas la même prise sur un taillis dense
de jerures arbres que sur tme forêt hétérogène et trouée, formée de jeunes brins et de vieux arbres.
Lorsque I'exploitation s'intensifiait, on assistait à un rajeunissement de la forêt et les chablis
perdaient de leur importance car les jeunes tiges résistaient mieux au vent. Il y avait alors moins
d'admodiations de ( mort-bois > (années 1620-1630), après le démarrage des vàrreries et alors que
les besoins d'une population densifiée étaient devenus eux-même plus importants. par confie, après
les guerres et la désertification de la regio4 la forêt vieillit naturellement par sous exploitation.
Alors les vieux arbres, plus vieux que les autres souffrirent des coups de vent et durent en entaîner
d'autres dans leurs chutes. En conséquence, dans les années 80 du XVIIème siècle, on vit à nouveau
d'importantes attributions de < mort-bois >.
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Mais I'entretien et la reconstruction de l'habitat avaient commencé beaucoup
plus tôt encore, si l'on en croit les affributions d'arbres de marnage (de construction)I07.

Graphique 15 Le nombre d'arbres attribués, en 1662-1663
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En 1662, on avait attribué 53 arbres, ce qui est très faible et reflète sans doute
l'état de la construction, les années précédentes, lorsque la situation politique et militaire
restait incertaine, que les habitants revenaient encore peu et que la natalité restait basse.
Mais, en 1663, la situation avait déjà radicalement changé. On n'hésitait plus à rebâtir. Le
nombre total d'arbres attribué fut alors de 199. On peut constater le nombre croissant
d'attributions substantielles, celles qui étaient destinées aux constructions à neuf et non
aux simples < replâtrages )t08.

De 1662 à 1663,1es attributions de 5 arbres et ptus sont passées de 4/18 à
15/35, de la moitié (25153) du total des arbres déliwés aux trois quarts (t46llgg).

Lapaix de 1661, entre Lorraine et France, a donc eu un effet d'enfraînement
sur le bâtiment, à défaut d'en avoir un sur la démographieroe. Elle a aussi offert des
perspectives commerciales aux habitants de St-Avold.

t07 Les habitants disposaient d,'un droit d'affouâge qui portait sur les jeunes tiges (bois de
combustion) qui repoussaient sur les souches des arbres abattus lors de la révolutiàn de coupe
précédente. Ils disposaient en oufte, d'attributions de bois de marnage, au cas par cas, en fonction
de leurs besoins épisodiques
r08 Les petites attributions (l à 3 arbres) étaient sans doute destinees au réparations tandis qu,à
partir de 4 ou 5 arbres, cela pouvait concerner des constructions de porcheries, étables, écuries ou
maisons.
roe Ente 1662 et l663,le nombre de mariages stagne à un niveau bas et le nombre des naissances
diminue. (Cf. graphique 2\. La forte croissance des mariages de 1666 est plutôt due aux épidémies
de 1663 et 1665-66, qui ont nécessité une reconstitution des ménages.

Ena nombre d'arbres nombre d'attributions.
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C'est pourquoi, on vit le troupeau porcin, en forêt de St-Avold, faire un bond
en avant, entre 1662 et 1663, de 512 têtes à l2}gtto. Dans le même temps, les villages
voisins voyaient leurs troupeaux passer d'eflectifs de l'ordre de 50 têtes (41 à 54) à 130
(102 à 130). Cette observation corrobore notre hypothèse d'une reconstitution rapide du
bétail local, autant urbain que rural. Une telle croissance supposait une commercialisation
en masse de bétail sur pied, en plus de la charcuterie débitée aux voyageurs par les hôtels,
grâce au retour de la paix.

Mais d'autre part, il n'y avait probablement plus de différence, sur ce point
comme sur beaucoup d'autres, entre la ville et les campagnes et I'on rejoignait ainsi les
plus hauts taux d'élevage villageois, observés avant 1630, ce que montre le tableau
suivant.

Nombre de porcs par feu 1s83 l6t3 1620 t627 1662 t663
7 cornmunautés 4-4 J - t 4.4 3,8 5 5 12

A St-Avold l -9 1.5 1.65 1.75 l0 20

A partir de 1678, Ies comptes confirment le grand nombre d'attributions
d'arbres de marnage, surtout si l'on se souvient que la ville était alors réduite
probablement à la moitié de ce qu'elle avait été avant guerre.

Graphique 16 Les attributions d'arbres de marnage, dans la forêt de St-Avold
(Echelle de gauche pour Ie nombre d,arbres. )

f 
-----l 

Nwùre rl'rbrs de rmge

+ Norùr€ d'arbres par attribtaire
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tro AD MM, Comptes de gruerie de 1662 et 1663. Cela signifie qu'au lieu de tuer les porcelets
très jeunes, on décida de les engraisser, parce qu'il existait désormais des prespectives
commerciales (voir l'évolution du droit de glaid suprq graphique | | ).



69

Les arbres étaient distribués pour des < constructions à neuf > de maisons, à St-
Avold mais aussi dans les villages des environs, des constructions ou entretiens d,églises,
des monastères locaux, des usines, pour des palissades, enfin.

La reconstruction du bâtiment a donc commencé très tôt, bien avant que la
population ne décolle. Elle s'est étalée sur des décennies et a par conséquent été très
progressive- Dès que la paix fut à peu près certaine, ceux qui étaient sur place
commencèrent à rebâtir leurs propriétés, longtemps mal entretênues, du fait de I'insécurité.
Et c'est plus tard seulement que les exilés de retour et les nouveaux mariés en nombre
prirent le relais.

En fin de compte, la ville de St-Avold a maintenu pratiquement tout au long
des turpitudes du siècle, sa centralité seigneuriale, commerciale, artisanale, sur un
carrefour consacré par les mouvements de troupes.

Cependant, c'était le degré le plus élémentaire de la centralité, celui qui ne
préservait de rien. Aussi, les événements ont valu à la ville une forte perte de substance
humaine. D'où une ruralisation incontestable des activités, à St-Avold, dans la seconde
moitié du siècle, tandis que la population se ressaisissait très lentement.

cependant, ( à quelque chose malheur était bon > : les facultés
d'autosubsistance de la ville s'étaient notoirement accrues, durant cette période, même si
les superficies cultivées du finage s'étaient vraisemblablement restreintes. plus que jamais,
le cochon et le gland fi.rent une planche de salut, en attendant la pomme de terre. Du reste,
le système cultural urbain, horticulture à haut rendement sur de petites surfaces, était
mieux adapté aux situations d'insécurité que le système rural de la céréaliculture sur d.e
vastes surfaces à l'aide de bétail de travail.

D'autre part, en ville, les niveaux de production semblent s'être relevés plus
rapidement que dans les campagnes environnantes. Ainsi, vers 1660-70, les campagnes
étaient réduites, semble-t-il, à moins d'un quart de lew niveau d'avant gueffe, tandis que la
ville se situait plutôt au tiers. Il ne s'agit pas des populations mais des valeurs des
productions.
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En 1692, par contre, les variables urbaines et rurales semblent s'être à peu près
rejointes' au niveau de la moitié d'avant guerrelll. Les grandes productions agricoles ont
ainsi été assurées assez vite, grâce à une reconstitution rapide du cheptet de travail.

Les passages de réfugiés, les stationnements de troupes, les transmissions
militaires ont ainsi pu contribuer à maintenir un certain seuil d'activité, en même temps
qu'ils apportaient des charges de nature à faire fuir quantité de contribuables.

Mais les campagnes étaient beaucoup plus vulnérables à I'insécurité ambiante ;
au plus fort de la déréliction, seuls des errants pouvaient s'y bricoler une survie précaire, à
I'abri des regards indiscrets et loin des routes. C'est pourquoi, sur le plan démographique,
elles ont probablement perdu encore plus de monde que des villes pourtant petites et sans
défenses véritables, commo St-Avold.

Car la présence constante d'autorités, quelles qu'elles soient, facilitait le
contrôle des populations et limitait au maximum les moments apocalyptiques où tout
pouvait se passer.

En fin de compte, à St-Avold les crises du XVIIème siècle s'étalèrent sur une
très longue periode et leurs facteurs principaux furent la guerre et les épidémiesll2 qui se
relayèrent dans le temps ou agirent simultanément.

Cependant, l'émigration (de surcroît permanente) fut probablement plus
importante que la mortalité brutale, pour vider la ville et la région. Dès que les événements
militaires s'atténuaient, on assistait à une amélioration démographique.

Mais seul le retour de la confiance, nécessaire à la croissance, entraînait
l'activité. Ainsi, entre 1655 et 1663, probablement après la paix des pyrénees (1659), il y
eut un début de reprise générale. cependant, il fut sans lendemains. pourquoi ?

Vraisemblablement parce que la population émigrée et la communautérr3
étaient surendettées, tandis que le bâti urbain était dans une large mesure à reconstruirella.

lll Comparaison entre le glaid (commerce, frs banois) et les revenus seigneuriaux (ceréales,
résaux), avant et apres les évenements :

1630 r692
Glaid 400 frs 206 frs
Rev. seisn. I 100 res. 596 res.

rtz La famine ne put jouer un rôle qu'au début des événements , en l636,quand la population était
encore nombreuse. Par la suite, les ressources naturelles furent assez abondantes même en année de
mauvaises récoltes. Encore en 1709, les très hauts prix des grains ne furent I'occasion d,auctme
mortalité significative, à la différence de ce que I'on observa en France où la population était bien
plus dense.
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Revenir dans ces conditions signifiait devoir faire face à ses dettes, devoir reconstruire

maison et redevenir contribuable d'une ville qui devait apurer ses comptesl15 .

It3 Si l'Aide de la St-Rémy, impôt raisonnable, avut étémoderé en fonction des événements, la
ville avait dû faire face à de nombreuses exactions militaires. Dès 1636-1 637,les autorités locales
durent envoyer des plenipotentiaires ( se transporter par tout ou ils jugeront bon estre >, faire des
emprunts de fortes sornmes : 9000 frs (15 fois I'Aide d.e la St-Rémy en 1630), 11.444 frs à I'abbaye
en 1658' 12.250 frs messins en 1676-77 (ADM, B 6376 et ADMM, B 11.738). C,était peut-être le
refinancement de la première dette. En 1662,laville déclarait dans un dénombrement être endettée
à hauteur de I04-000 frs, intérêts depuis 1636 non compris (AMSA, aft. lZ, F 74).Evidemment on
chercha à étargir I'assiette des impôts au plus grand nombre de contribuables possible,
ecclésiastiques et nobles cornpris (ibidem, fb I 18 à I 5 l, nombreuses pièces de correspondance entre
la ville et d'autres autorités et Gerardy, op. cit., 1766, p 591).114 Cette question des charges et des dettes est tout à fait certaine, ce n,est pas une simple
spéculation de notre part. Ainsi, dans les archives du petit village de Vannecourt, dans le Saulnois,
en 1632, un rapport rédigé pour instruire une demande en décharge d'impôts des habitants établit un
lien direct entre les exactions militaires et le risque d'une émigration massive des habitants (AD
MM, B 10-428' P 136). D'aufe parr, les bourgeois du faubourg de Longeville (à St-Avold) qui
désiraient émigrer en l662,le voulaient pour échapper aux charges publiques qui pesaient sur la
communauté (AD MM, B 7 44-2).
EnfuL un dénombrement des maisons et masures de St-Avold, en 1658, (AMSA art. IZ, f" 36-37)
constatait qu'il ne restait de la ville que 96 maisons habitables pour 6 < en grande partie ruinées > et
217 < entièrement ruinées, qu'il n'y reste une chmge de bois >. Donc 70 o/o del,habitat avait à peu
près disparu en 1658, 3 ans après la stabilisation de la situation militaire. Renter au pays aurait
donc bien exigé que I'on reconstruisit.
I I s A cet égard, il y a une difl-erence entre la région du sud du duché et la Lorraine allemande qui
explique le démanage tardif de cette dernière. Durant le XVIème siècle, la croissance en Lorraine
du sud s'était étalee sur une longue période et ralentie après 1585. par consequenl en 1630, les
investissements locaux (maisons, << usines >) étaient largement amortis et le niveau d,endettement
devait être bas.
Par contre, en Lorraine allemande, comme on I'a déjà vu, la croissance avait essentiellement eu lieu
dans la dernière période, enne 1595 et 1620. Les constructions, en 1630-35 étaient donc plus
récentes et le niveau d'endettement ptus élevé.
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Ainsi, il fallut attendre la fin de I'insécurité militaire pour constater un début
de croissance démographique (1655) et la paix des Pyrénées en 1659, pour observer un
redémarrage économique net (troupeaux, grand commerce, construction, vers 1663).
Cependant, la ville s'était ruralisée dans ses productions (artisanat) et était devenue un
relais pour les troupes de passage.

Cependant, deux causes retardèrent une véritable reprise démographique.
D'une part I'émigration des lorrains germaniques les avait fait s'établir très loin, trop loin
pour pouvoir revenir rapidement après les troubles et d'autre part, I'endettement local
obérait toujours la situation éconornique.

C'est seulement en 1686-87 qu'une croissance accéléree apparut. Et c'est au
même moment que la place forte de Sarrelouis commença à se peupler.

Ajoutons cependant que si la courbe des naissances à St-Avold fit un bond, en
avant seulement en 1686-87, on doit constater que la tendance s'était inversée dès les
années 1682-83, mais modestementl 16 .

Ces dates sont bien antérieures au rétablissement, par ailleurs accidentel, du
duché de Lorraine, qui se fît en 1697.En 1685, cette renaissance lorraine était même
parfaitement imprévisible. En effet, ce sont des considérations de politique européenne qui
amenèrent Louis XIV à redonner l'indépendance au Duché de Lorraine. La seigneurie de
Hombourg-St-Avold était en train de s'encrer dans le cadre du royaume de FrancellT et, à
wai dire, c'est [a politique française de repeuplement qui entraîna brusquement le
redémarrage démographique de la ville, comme celui de Sanelouis ou comme celui de
Bitche.

C'est le cas de cette dernière ville qui nous renseigne. En effet, I'intendant de
la nouvelle < province de Sarre D, par les ordonnances d'août 1681 et décembre 16g4, prit
des mesures d'exemptions fiscales radicales pour les immigrants qui srinstalleraient dans
sa circonscriptionlls. Il n'y a pas de traces de ces ordonnances dans les archives du
bailliage de St-Avoldlle mais, ce qui est sûr, c'est que le repeuplement de la seigneurie de

116 Cf. graphique 5, supra.
tt7 Ainsi, le seigneur de Hombourg-St-Avold, le prince de Grimaldi, reconnut la suzeraineté
féodale de Louis XIV en 1681, tandis qu'il obtint en 16g6 [a reconnaissance en viager de la
seigneurie, du duc de Lorraine en éxil, Charles IV. (AD MM,B 744)It8 Cf. D. Hemmert : Bitche de 1652 à 1761 : Etutle dénrographique,Metzlgg0, pp36-39.rre AD Moselle.B 6348-6349.



Dieuze se fit sous les auspices de cette 0",,;;0". française volontariste, qu'elle peut être

observée à Bitche et qu'on en constate les effets à St-Avold et à Sarrelouis. Or tous ces

territoires locaux étaient devenus français. L'hypothèse la plus vraisernblable est que la

même politique a été appliquée par la France sur tous les territoires qu'elle contrôlait et

qui avaient tous été désolés par la Guerre de Trente Ans.

Seules des mesures de cette nature pouvaient faire revenir des habitants écartés

de la région pour des raisons essentiellement financières. Lorsque la Lorraine retrouva sa

souveraineté politique, Léopold prorogea les ordonnances françaises de I'ancienne

province de Sarre. Aussi, les exemptions fiscales se perpétuèrent-elles sur une longue

periode et permirent dans une large mesure la reconstruction de la région, dès l'époque

française puis après le retour à la Lorraine.

Ce n'est qu'en 1704 que la seigneurie de Hombourg-St-Avold fut réunie au

duché, et en l7l8 que le Roi de France abandonna toute prétention sur St-Avold. A cette

époque, Sanelouis était déjà devenue une place forte bien encrée dans le sol local

(quelques 2500 habitants civils et 4000 militairesl2o; et St-Avold n'avait plus aucune

utilité militaire pour le royaume de France dans sa couverture frontalière. La fin des

incertitudes politiques fut donc largement postérieure au retour de la croissance.

Ce sont en fin de compte des facteurs financiers locaux qui retardèrent le

redémarrage de la ville, entre 1660 et 1685 et probablement celui de toute la Lorraine

allemandeltt qui avait suivi le même cheminement historique.

D'autre part, à I'issue des guerres du XMIème siècle, la position de St-Avotd

dans le réseau urbain régional était affaiblie de deux points de vue.

Du point de vue français, la ville et la seigneurie furent finalement rétrocédées

à la Lonaine car elles avaient perdu tout intérêt stratégique. En effet, laFrance acceptant le

principe de la renaissance de la Lorraine à Ryswick, avait conservé des places fortes

avancées qui couvraient sa frontière et permettaient éventuellement d'intervenir en

t2o F.Y. Le Moigne, le rôle économique des garnisons évêchoises au XVIIIèrue siècle, d'après les
exemples de Metz, Sarrelouis et Verdun, op. cit., 1983, p 201.
tzt M.J. Laperche-Fournel (Le peuplement des pays de la Nied., de ta fin du XVIème siècle au
début du XVIIIème siècle, in Cahiers Lorrains, 1984, pp 143 et suiv.) situe le redémanage de cette
région intermédiaire entre Lorraine romane et germanique au retour de Léopold (169S) mais ses
données sont moins précises que les nôtres, il se pounait que dans les pays de la Nied, le
redémarrage ait eu lieu en même temps (1685) qu'à St-Avold. Ce que l'on peut déduire
certainement de son étude, c'est le caractère tardif du rattrapage démographique de toute la région
germanique (thèse de MJ Laperche-Fournel, dénombrements de 1708-1711).
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Allernagne. StAvold aurait pu devenir une de ces places fortes, rnais i1 y avaità proximité

(25 km) un site de plus grande valeur car i[ contrôlait la Sarre.

C'est ainsi que le Roi de France créa, ex-nihilo, la forteresse de Sarrelouis qui

devint une nouvelle ville dans la proximité de St-Avold affaiblissant le rayonnement

géographique potentiel de SrAvold et surtout déclassant la ville sur le plan stratégique.

D'autre part, du point de vue lorrain, St-Avold n'était rentrée dans le domaine

ducal que tardivementl22. C'est ainsi que les < grands commis > du duc, à Nancy,

administrèrent longtemps le duché sans tenir compte de St-Avold qui leur échappait. De

plts, les offrciers ducaux nancéiens pouvaient facilement être travaillés par un lobby

d'officiers ducaux sarregueminois, cette ville étant toujours restée une ville ducale

gouvernée par des officiers ducaux liés à ceux de Nancy.

Aussi, à I'orée du XVIIIème siècle, St-Avold faisait figure < d'outsider > dans

le groupe des villes lorraines germaniques, encore très peu hiérarchisées entre elles. Une

ville comme Sarreguemines, ducale depuis bien plus longtemps que St-Avold et bien plus

continûmen! avait probablement et à priori plus de chance d'être choisie comme chef-lieu

régional, ce qui fut finalement le cas.

Plus précisément, la création dès 1630, pour des raisons tout à fait specifiques

d'un collège jésuite à Bouqueno*tt' , soit à 25 km, allait rendre inutile et pour ainsi dire

impossible une institution similaire, durant tout le XMIIème siècle, puis encore au

XD(ème.

La ville allait donc supporter très longtemps ce handicap supplémentaire dans

la compétition régionale pour I'exercice des fonctions urbaines.

t22 De 1620 à l704,la seigneurie de St-Avold et la ville firent distraites du domaine ducal et
incluses dans une sorte d'apanage, au profit d'un ancien favori de Harry II de Lonaine, Louis de
Guise-Ancerville et de ses descendants. Durant toute cette période, la ville devint par conséquent un
bien privé dont le seigneur était dépourvu d'ambitions politiques. C'est la pire des situations, dans
I'univers seigneurial européen de cette époque. Car la fortune des villes (Nancy, Sarrebruck...) était
liée à la force et à I'orientation politique du seigneur qui les contrôlait. Ainsi, lorsque Sarreguemines
fut choisie cornme siège du bailliage d'Allemagne, en 1698, St-Avold ne pouvait entrer dans la
compétition pour cette fonction centrale, la seigneurie de la ville n'appanenant pas au duc de
Lorraine et la souveraineté sur la ville étant encore sujette à incertitude politique, du fait de I'attitude
de la France.
123 Dans le Comté de Sarrewerden, intégré au duché de Lorraine entre 1627 et l629,il existait de
nombreux Protestants. C'est pourquoi, le duc de Lorraine, pour éradiquer cette influence religieuse,
créa le collège catholique. (Cf. G. Cabourdin, Les temps modernes, de la Renaissance à la gtterre
de Trente lns. Nancy-Metz, 1991, p 185.)
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Vers 1680-1700, SrAvold se présentait ainsi comrne une ville que les
événements avaient réduits aussi bien d.émographiquement que dans ses capacités de
rayonnement, dans une région où le réseau urbain était très peu hiérarchisé (uxtaposition
de prévôtés-grueries-centres seigneuriaux) et oir la population était très faible mais en forte
croissance.

Il nous faut maintenant analyser d'une part comment la ville évolua
démographiquernent au cours de la période suivante et d'autre part, quelles causes,
repérables dans l'étude de l'évolution des diverses fonctions de la ville, ont entraîné ce
deveni r démographique.

Durant la periode qui va de 1685 à 1870, la ville vécut une longue < paix
française > et ne fut concemée que superficiellement ou épisodiquement par des
événements militaires (1695, 1793, 1813, 1g70). Les hommes purent d.onc viwe
paisiblement mais dans un contexte politique et économique très évolutif.

En effet, la Lorraine finit par s'intégrer à I'Etat français, entre la mort du duc
Léopold en 1729 et celle du duc Stanislas, en 1766. Il y eut donc changement de
souveraineté et déclassement général du réseau urbain régional, dépendant désormais
d'une capitale autre et plus lointaine. Puis la Révolution Française remodela tout l,édifice
institutionnel français, agissant puissamment sur le réseau des villes relais de I'autorité
publique.

Durant l'épisode napoléonien, la frontière, qui avait toujours été proche de
Saint-Avold, s'éloigna quelques temps vers le Rhin. Puis au XfXème siècle, la révolution
industrielle remit en cause la distribution des fonctions économiques entre les villes et les
régions, dans le cadre français et à l'abri de frontières désormais moins poregses
qu'auparavant.

Comment tous ces événements réagirent-ils sur la ville de St-Avold et sur le
réseau urbain régional, comment la population réagit-elle par rapport à ces événements,
telles sont finalement les questions que nous devons explorer maintenant.



76

Entre 1685 et 1870/90

Nous chercherons tout d'abord à évaluer l'évolution globale de la population
naborienne, le plus précisément possible, compte tenu de I'hétérogénéité des sources. Cela
nous p€rrnettra de définir des périodes successives dans le devenir de la ville.

Puis nous chercherons la part du mouvement naturel (naissances et décès) dans
l'évolution de St-Avold.

Cela nous permettra dans un troisième

migratoire qui affecta la ville et dans un 4ème temps,
autre villes de la région.

temps d'évaluer le mouvement

nous comparerons St-Avold aux

RECONSTITUTION DE L'EVOLUTION GLOBALB DB LA

POPULATION

1) Les données disponibles

Pour reconstituer l'évolution de la population de SrAvold, il nous faut
reprendre toutes les sources, évaluer leurs qualités et défauts, les < homogénéiser >, si
besoin est. Sur le plan administratif, la Révolution fut bien entendu une période de
transition où les sources de I'Ancien Régime se détériorèrent puis d,isparurent, tandis que
de nouveaux types de documents apparaissaient.

A l'époque moderne, une ville se présentait comme une agrégation d.e ',feux,,

ou familles dans un espace doté de privilèges, et soumis à une juridiction commune,
appelée en Lorraine chambre de police. A St-Avold, les feux étaient dirigés par un chef de
famille (le mari ou sa veuve), responsable civilement des actes de I'ensemble de la famille:
femme, enfants, domestiques, apprentist2'... Et ce chef de famille, dans tous les cas.

t24 Ce dont on retrouve la trace dans les délibérations de l'hôtel de police. Cf. AMSA,
délibérations municipales.



semble-t-il, était tenu de déclarer

franchise d'impôt durant un an en

taxe en cette même qualité. Et

d'imposition de la ville.

T I

son installation en ville sans délai. Il jouissait d'une

tant que "nouvel entrant", mais devait aussi payer une

dès son enregistrernent, il était couché sur le rôle

On peut se demander si les rôles reflètent bien toute la réalité, autrement dit,
s'ils sont exhaustifs. La réglementation de la ville fournit une première indication. Dès le 5
février 1710, un règlement de la chambre de police de St-Avold interdit aux étrangers de
séjourner plus d'une nuit dans la ville.l25 Le 30 décembre de la même année, une veuve,
ses deux enfants et aussi un homme de Longeville furent expulsés de la ville où ils
résidaient' sans déclaration, chez deux veuves. Enfin, en mars 1715, un règlement interd,it
aux habitants de louer des chambres à des étrangers non déclarés. Une visite générale des
maisons était prévue pour le dimanche qui suivait le 29 mars, et tous les nouveaux entrants
et nouveaux mariés étaient priés de se présenter et d'exhiber leurs certificats ,,de bonne vie
et moeufs".

Ces règlements avaient un double objet : d'une part, il s'agissait de contrôler les
installations et notamment d'empêcher I'arrivée de pauvres, d'insolvables qui auraient été
ensuite à la charge de la communauté. D'autre part, il fallait ,,en-rôler,, le maximum de
personnes pour partager en douceur les impôts et surtout la subvention.

Cet impot avait pratiquement doublé entre 1703 et I706,puis il avait quintuplé
en 1707 par rapport à 1706 et enfin il s'était stabilisé à ce niveau supérieur. Aussi, dans la
conscience des contribuables parmi lesquels étaient nommés asseyeurs et collecteurs, il
était fondamental d'enregistrer scrupuleusement I'afflux et l'émergence par mariage de
nouveatx foyers qui en ces années, changeaient rapidement la physionomie de la
communauté.

Le contexte éclaire donc la réglementation. Il plaidait, en 1710-1715, pour un
surcroît de rigueur pour se garantir face à I'avenir. En fait, il n'y eut probablement jamais
beaucoup de laxisme sur cette question parce qu'elle avait des conséquences financières.
Cependant, quand une ville grossissait, de surcroît quand Ia croissance était rapide, la
population pouvait momentanément échapper aux autorités qui s'imposaient alors par un
renouvellement de la réglementation.

Le nombre des feux enregistre par les rôles d'imposition correspondait donc,
avec un retard de quelques semaines ou quelques mois, au nombre réel des feux installés

t2s AMSA' article 15 (délibérations de la chambre de police pour l70g-l 714) etGerardy, op. cit.,
1786, article bourgeoisie de SçAvold.
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dans la ville. Seule, la population instable n'était pas colnprise dans les rôles : migrants
dont le nombre variait selon les saisons et les périodes, clandestins, avant qu,ils n,aient été
expulsés ou découverts et qui ne pouvaient être très nombreux dans une petite ville où tout
le monde se connaissait plus ou moins.

Certes, la taxe sur les "nouveaux entrants" tomba en d.ésuétude au cours du
siècle, si bien que les officiers essayèrent à plusieurs reprises de la ranirner, colnme au
début de 1776. Mais c'est justement I'occasion de constater sur des cas précis que cet
enregistrement subit de nombreux "nouveaux mariés et entrants" n'était qu,une
offrcialisation de I'installation de ces nouveaux feux, déjà sur les rôles depuis 1773 ou
1775126. Si les rôles étaient mis à jour avec beaucoup de précision, c'est que les trois
asseyeurs nommés chaque année, étaient Ces habitants engagés dans différentes
professions, donc au contact des mouvements de population et des "hans" (corporations)
qui surveillaient le marché127. Ils étaient donc à même d'enregistrer tout le monde. même
ceux qui n'avaient pas encore payé lataxe de nouvel entrantl2s .

D'autre part, tous les feux "réguliers" étaient dans les rôles, même si,
privilégiés ou trop pauwes, ils echappaient en tout ou partie et momentanément ou
durablement à I'impôt. En effet, ces situations étaient temporaires et réévaluables, il fallait
donc pouvoir les contrôler et les avoir enregistrées préalablement. C'est pourquoi, une liste
des pauvres non cotisés et des exempts de toutes sortes était pratiquement toujours adjointe
au rôle lui-même.

En fin de compte, on peut estimer que le nombre de feux était un bon reflet de
laréalité, quoiqu'il sous-évaluait à la marge, la population de la ville, au XVIIIème siècle.

Pour le XIXème siècle, nous disposons d'un nombre impressionnant de
recensements, échelonnés de 1806 à 1866.

Le passage du système des rôles dimposition à celui des recensements
s'explique par des raisons administratives. Les impôts d'avant la Révolution étaient fondés
sur un système de répartition. Chaque communauté devait rejeter après subdivision une
somme globale, fixée à l'échelon supérieur, sur ses membres, d'où les rôles d'irnposition,
pièces maîtresses de I'administration locale au XMIIème siècle. Si collectivement. les

t26 Registres de délibérations, 3 et l0 févner 1776.t27 Les trois ilss€yeurs etaient choisis dans les frois classes de fortune, à savoir rur parmi les plus
riches, un parmi ceux qui ne le sont que moyennement et un parmi ceux qui ne le sont pas. une
vérifrcation au czls par cas par confrontation des listes d'asseyeurs et de leur < pied-certain > fiscal
(coeffrcient d'imposition) montre que c,était la réalité.t28 o'peut contrôler, au curs par 

",$, 
ra rigueur des inscriptions.
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habitants avaient intérêt à rninirniser le nombre des feux de la localité, dans l,espoir d,une
modération future et aléatoire de f impôt quils auraient à supporter, dans l,immédiat, ils
avaient individuellement intérêt à ce que personne ne soit oublié, pour diminuer la quote-
part de chacun.

C'est cette pression du réel qui rend les rôles d'imposition du XVI[ème siècle à
St-Avold, plutôt fiablesl2e

Par contre, sous le Directoire et le Consulat, les rôles changèrent de nature. La
réorganisation financière du pays se fit sur un principe universel. Les impôts étaient dus
désormais par les citoyens, hommes ou femmes et majeurs ou mineurs, en fonction de
critères tels que les revenus fonciers, identiques partout dans leur principe et évalués
localement par des commissions < ad hoc >. La matrice de contribution foncière, établie à
St-Avold dès 1791 ne fut plus, ni une liste de feux, ni une liste dhabitants de la commune.
Ce fut une liste des propriétaires du ban comrnunal. Précisons cependant que du fait de
I'institution de I'impôt personnel, en 1790191, on continua durant l'époque révolutionnaire,
à compiler des rôles de feux apparentés à ceux du XWIIème siècle. Cependant, ces rôles
dépendaient des déclarations des citoyens, et de fait, la diminution que l,on observe
pourrait bien être le résultat de fraudesl30 plutôt que d'un mouvement de population. La
dernière liste date de I'an V.

Pour ce qui concerne les recensements, I'idée était très ancienne, mais
l'administration, faute de moyens parait au plus pressé -la collecte des impôts- et rejetait
sur I'avenir le recensement qui exigeait beaucoup de personnel sachant lire et écrire, et
beaucoup de soins. A l'époque de la "terreur" on passa aux actes par un relevé systématique
des individus (et des animaux et des cultures et des récoltesl3t ), pour des raisons pratiques,

i .t:+t-^i' 
tt" 

Y.1tés 
é"ttvirent à Nancy pour faire remarquer à la chambre qui fixait les

I Ïpô1s 
< sur le nombre plus que sur la richesse )) que 140 des 570 << cottes >>, << languissoient dans

l'indigence et dans la derniere des misères >>. Ainsi, Ia chambre de police était toujours plus oul .
I 

-oins saisie d'une fièvre d'expulsiorg tandis que les asseyeurs de la zubvention avaient tendance à
I :Xt"rer 

les registres de cotes nouvelles. (AD Mosell e, 1Mr.275, l.)trt, Ceh peut aussi provenir des incertitudes issues du changement'de systèrng les employés quil ^
confectionnaient les Iistes n'étaient plus les contribuables eux-mêmes, les brouillons dont on

I dispose sont assez cahotiques les changements d'assiette ont aussi pu inciter des citoyens à des
ilterprétations < minorantes > de ce qu'ils devaient.r31 Un exemple nous en est donné par un document [aft. 303 (AMSA)], non daté mais
waisemblablement du directoire car il repond dans les termes mêmes à une lettre du district, du l g
messidor an IV fiuillet 1796): 418 hommes, 517 femmes, 628 garçons,792 flles,136 défenseurs
vivants, 2l défenseurs morts, 808 cochons,726 chèwes, 54 chevaux, 15 juments, lg boeufs, 32
vaches, I I veaux et 1 âne. Une lettre du 14 ventose an II (mars 1794) réclamait déjà un état de la
ville.
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de réquisition des hommes (pour Ia guerre) et des denrées cornestibles, dans un contexte de
pénurie, donc de rationnementr3z. Par la suite, les progrès de I'alphabétisation et les
possibilités nouvelles offertes à I'administration par une économie en progrès, permirent de
satisfaire cette soif de statistiques et de représentation de la société. C'est le recensemenr

qui devint le document majeur de I'administration du XIXème siècle, document très précis

car il envisageait tous les individus et hès complet car il enregistrait toujours les âges, les
professions et parfois les nationalités, les religions. Il permettait aux administrations de

recouper leurs informations et surtout d'anticiper les évolutions de la société.

Même faux dans le détailr33, le recensement du XIXème siècle est donc très
précietx.

Cependant, ces listes ne semblent pas toutes aussi fiables, certaines sont mieux

écrites, moins raturées, moins lacunaires que d'autres. Elles utilisent parfois, mais pas

toujours des formulaires qui réduisent le risque d'erreur.

Cela nous conduira à en privilégier quelques unes et à en abandonner d'autres.

t32 Les années 1789-1796 firent de mauvaises années agricoles cornme en témoignent les
mercuriales de St-Avold et celles de tout le pays.
133 Les {ges des individus étaient souvent arrondis et t'on pouvair voir ainsi des personnes rajeunir
à mesure que le temps passait.
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des stati
(Lorsque le Iieu du dépot d'archives n'est pas mentionne, il s'agit des AMSA)

DATE TYPE DE SOURCE FIABILITE LOCALISATION

1707,
t709

état des feux et rôle ; nbreuses
précisions sur la liste de 1709 mais

dif{icile à interpréter du fait des
rectifications.

la copie de 1707 semble plus
fiable, car plus ordonnée, d'un

seul jet.
AD Moselle,

86903,liasse 6

1708 recensernent ducal, peut-être recopié en
1709 (cf. I èreligne)

peut-êfte bonne mais très
incomplet

AD Nancy,
811726. n"717  t l rôle d'imposition complet peut-ête un sous-emegistrement

des feux
article 34

17t8 idem probablernent un bon
enregistrement

34

1720t1723 rôles de subvention, des bleds et des
arquebusiers

probablement bons mais pas
torliours complets

34

1724 trois rôles de subventiorl des bleds et
4es ponts et chaussées

bons 35

1734t36,
1738t39,
t742ts6

rôles de subvention et ponts et
chaussées,

(l'ordre de classement est probablement
un ordre de localisation géographique

des habitants)

bons 35-36-37

1756t1772
Idern, mais classés par ordre

alphabétique des habitants et par
catégories

bons, la lisibilité des rôles varie
avec les greffiers, I'encre... 37-38

1773/178s idem, apparition de lataille
d'exploitation

idem 39

1789 P.V. de I'assemblée de la communauté incomplet Dorvaux,
Lesprandry.p206

Déc 89 à
mars 90

Rôle de la contribution patiotique incomplet arttcle 375

1792 ? brouillon du rôle des contributions incomplet (lettres A-K inclues) 364
1793 ? matrice de contributions peut-ête plus comolete 364

1790,
1793

recensements, simple allusion aux
rézultats de celui de 1790

brouillon très mal écrit et très
mal orthographié (erreur > l0o/o) 270

t796,
1797

matrice des contribution personnelle,
mobiliaire et somptuaire : An IV et

inégales et probablernent
incomplètes 364

AnV
1805,

1809 et
t817t33

recensements quasi annuels, population
numérotée, classée par familles et rues

bons, utilisation d'imprimés ou
d'une présentation normalisée 271/286

1836/4lt
46/sr/s6/

6r/66
recensements, imprimés plus précis très bons, âges plus fiables 287/297

l87v7st8
0t9sn890/

1900
recensements seulement des résultats globaux 3AL1

1802i 1875 résultats globaux de recensements
hansmis à la préfecture

résultats toujours différents de
ceux conservés à St.Avold

AD Moselle,
188M 2bis

r34 Dorvaux, Lesprand, Cahiers cle doléances tle.s bailliage,s de Boulay et Bouzonvile, Metz. l90g
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2) Le nombre des feux

Pour le XVIIIème siècle, c'est donc le nombre de feux, somme de catégories
variables, qui constitue la donnée fondamentale.

Cependant, les listes de feux ne sont pas uniformes dans le temps. Les toutes
premières semblent totalement dénuées d'ordre. Celle de 1709 est un véritable brouillon,
plein de precisions peut-être issues du recensement de 1708, mais délicates à interpréter.
Relativement sommaires au début, les listes se compliquèrent en divisant la population en
un nombre de plus en plus grand de catégories. Mais d'un autre côté, elles se clarifièrent et
devinrent plus fiables, quand, en 1757, on adopta I'ordre alphabétique. Vers 1770-75, on
distinguait ainsi les feux "complets", les veuves, les garçons et filles établis séparément, les
écarts (le hameau du Nideck, les moulins et fermes situés "hors les murs") et d'autre part
les pauwes, eux-mêmes subdivisés en pauwes hommes et veuves.

Pour redresser les listes incomplètes, il faut utiliser les renseignements plus
complets des listes les plus proches chronologiquement C'est pourquoi, sur le tableau
suivant, nous reprenons le nombre des pauvres insolvables quand il est mentionné.

A llépoque des recensements, le nombre total des ménages peut facilement être
calculé en parcourant les listes. Les quelques confusions possibles dans la répartition des
individus en ménages jouent dans les deux sens, Ie taux d'erreur est donc très faible, peut-
être 1 à2 %. il s'agit de chiffres très fiables.

L'époque révolutionnaire pose davantage de problèmes. Les changements
successifs de municipalité, de greftÏer, de système fiscal créèrent plus d'incertitudes.

-Pour 1789-I790-L792, on ne dispose que du nombre des feux imposés C'est
explicitement déclaré sur le procès-verbal de la réunion des habitants lors de la rédaction

que la même logique était à I'oeuwe. La pression sociale, au moment de la contribution
patriotique (volontaire et fixée à 1/4 des revenus selon le voeu de I'Assemblée Nationale)
s'exerça sur les cotisants de 1789, d'où des nombres assez comparables, mais déjà des
fraudes décelables(?) : il manquait environ 60 feux par rapport à quelques mois plus tôt,
vraisemblablement ceux de chefs de familles qui estimaient qu'ils n'avaient pas à
contribuer, étant donnée la modicité de leurs revenus.

- Pour 1792, on ne dispose que de la liste des contribuables de A à K inclus.
Une autre liste, portant sur les déclarations de recoltes en I'An [II, montre que les lettres A



83

à K regroupent 52 oÂ des feux.l3s On peut donc extrapoler à 524\e nombre approximatif

des fetx imposés en 1792.

- En 1793, 562 feux sont imposés. L'augmentation que I'on observe ici, de

même peut-être que celle de I'année précédente, pourrait correspondre à I'abaissement de

la majorité civile de 25 ans à 21, par la loi du 20 septembre 1791, qui a dû être enregistrée

un à deux mois plus tard à St-Avold, précisément au moment où I'on confectionnait la liste

pour l'année 1792. La connaissance approximative que I'on avait, à cette époque136, des

âges, a pu contribuer à étaler dans le temps I'enregistrement des 2l-25 ans.
- En 1796, par contre, la liste des imposés, qui est complète, révèle une

diminution importante du nombre des feux. Cette variation n'a probablement rien à voir

avec la démographie. En effet, après thermidor, un certain nombre de facteurs

contribuèrent à un moindre enregistrement des feux. La rapidité des alternances politiques

et leur imprévisibilité, le dernier changement d'autorités municipales, le retour au régime

censitaire, et la fin de la terreur (qui pouvait dissuader de frauder), aboutirent à exclure des

rôles tous ceux qui se tenaient sur la réserve, que ce soit par opposition, par indifference,

par méfiance et par désir de se soustraire à t'impôt. Les autorités locales étaient affaiblies

par les changements successifs. De fait, les cahiers de délibérations montrent une certaine

passivité des nouveaux responsables, à partir de I'An V137.

-En 1797, cependant, le nombre des feux imposés se rétablit au niveau atteint

en 1793. C'est un rôle très précis où sont mentionnés les membres des familles, ce qui

permet de le comparer avec les rôles de 1784/85. La proportion représentée par les veuves

a augmenté (19,4oÂ des imposés en 1797 contre 16,40Â en 1784), résultat logique après 4 à

5 ans de guere. Le nombre des célibataires imposés a aussi augmenté (34 en 1797 contre

25 en 1784185), malgré I'augmentation nette du nombre des mariages à cette époque et

à 21 ans. Par contre, il y a très peu de petites cotes (50/550). On peut en déduire qu'ici

encore, les pauvres n'ontpas été enregistrés.

r3s AMSA' art.302.
136 Une étude précise des differents recsnsemsnts du )ilXème siècle montre que les âges déclarés
pouvaient varier d'une année à I'auûe de l0 ans. Certains rajeunissaient, d'autres prenaient ( un
coup de vieux >>, seules des moyennes st*istiques ori les variations positives et négatives s'annulent
paraissent signifi catives.
t37 Entre I'an V et le Consula! les activites mrniçipale5 furent totalement anémiées. Elles
redémarrèrent ensuite e! alors, le maire reprit une place prépondérante, pour ne pas dire plus. le
conseil municipal devint une sirnple chambre d'enregistrement des décisions du maire.
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En fin de compte, les rôles révolutionnaires semblent assez cohérents et peut-
être fiables, après interprétation. Mais il faut extrapoler le nombre total des feux en
évaluant le nombre des pauvres qui ont échappé aux rôles, en fonction du nombre de ces
pauwes observé à la veille de la Révolution. C'est pourquoi, sur le tableau suivant, nous
reportons le nombre des pauvres observé au XVIIIème siècle, avant d'évaluer (pourcentage

supplémentaire) le nombre total des ménages, durant l'époque révolutionnaire. Cependant,
nos conclusions doivent rester très prudentes pour cette période, où les résultats sont
fortement < alambiqués ).

Nombre des pauvres et des ménages

(En gras, les résultats calculés, en caractère normal, les résultats constatés.)

La proportion des pauvres par rapport aux imposés a beaucoup fluctué,
probablement selon la conjoncture économique mais aussi selon les variations de la
pression fiscale (lorsqu'elle augmente, on a tendance à faire payer plus de monde, donc à
faire reculer les limites de la pauweté). Cependant, on constate que dans les trente
dernières années de I'ancien régime, on atteint des taux toujours élevés, de 14 à 24%o, en
valeur absolue, on dépasse les 100 ménages, en fin de periode.

Cela n'a rien de circonstanciel comme le montre la faiblesse de I'impact de
l'incendie de l772t3e sur le nombre des pauvres enregistrés. Les incendiés étaient exempts

DATES
nbre des
pauwes

insolv./imposes

%o des
pauwes

nbre total
des FEUX DATES

nbre de
cotes CORRECTIONS

138

nbre total
des ménages

1707 220+2 1789 s03 +23y"+56=172 675
LTII 6 /220 2,7 244 1790 499
t718 38/264 t4.4 338 t792 273/s24 +21Y"=ll0 634
1722 3t/294 10.5 350 1793 s62 +15-lEVo=E4/l0l 646t663
1724 ts/312 4.8 362 1796 332
1734 24/407 5,9 485 1797 551 +15-18%io=83199 634t6s0
1739 24/433 5,5 492 180s 658
t744 36/428 8,4 509 1817 640
1746 3s/4s3 1 1 s22 1818 697
t750 26/4s5 \ 1 s l3 1820 691
1754 24/476 5 536 1836 770
17s9 70/481 14.5 588 1841 763
1764 104/441 23.6 578 1846 784
1769 8r/459 17.6 587 l85  t 803
t774 7L/462 Ls.4 569 t856 755
1779 99/492 20.1 6M 1861 771
1784 1091477 22.8 642 1866 750

1885 605

r38 Les explications des corrections se trouvent dans le chapître, avant etaprès Ie tableau.
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d'impôt durant trois ans (1773-75) mais ils ne bougeaient pas de la liste, les asseyeurs les y
maintenaient nominalement, en attendant de leur rétabtir toute leur place fiscale. La liste
des pauvres était donc indépendante de ce genre d'accidents. D'ailleurs, alors qu,en 1774

fiuste après I'incendie), le nornbre des < pauwes > reconnus comme tels avait diminué, en
1779, il n'y avait plus d'incendiés, les maisons étaient vaille que vaille reconstruites, or le
nombre des pauvres avait augmenté de beaucoup.

Il est certain qu'en 1789192,Ia conjoncture était mauvaise, Ie prix des céréales
élevé' on assista à des émeutes. Il est donc probable que le nombre des pauwes au début de
la révolution était au moins égal (23%) à ce qu'il avait été en 1784. En 17g9, il faut encore
ajouter les feux privilégiés (56 en r7g4), tandis qu'à partir de 1792, il ny a plus de
privilégiés, tout Ie monde est en principe sur le rôle, sauf les fraudeurs, évidemment. Ce
qui nous amène à diminuer le taux de pauweté de 1792 (21%) car il est désormais
appliqué à tous les feux, ex-privilégiés compris. Par la suite, la pauvreté a dû diminuer à
St-Avold en effet, avec la guelTe un nombre assez grand de jeunes hommes partirent pour
Ie front, le marché du travail se trouva alors brusquement décongestionné tandis qu,au
même moment, la ville devenue étape militaire, générait du travail supplémentairetm.

Au XD(ème siècle, dans les recensements, les indigents enregistres comme tels
n'étaient plus les pauvres du XVIIIème siècle mais ceux dont on pensait qu,ils ne
pouvaient être que pauwes : grands vieillards désargentés, estropiés ou fous par exemple.
La forte diminution de la proportion des pauweslar reflète donc plus une évolution du
concept qu'une évolution de Ia réalité.

La série des feux reconstituée, évaluons maintenant

ville. Pour ce faire, il nous faut calculer la valeur du feu, donc
des ménages, tout au long du XVIIIème siècle.

la population globale de la

rechercher la composition

r3e Le 25 jullla 1772 à22heures,un incendie réduisit en cendres 14 maisons et en endomm agea 6
autres, dans la rue des religieuses. Un enfant et plusieurs bestiaux étaient morts dans la foumaise. 36
menages rçrésentant 138 personnes étaient touchés. Les dégâts firent évalués à 30.000 f pour les
maisong 18.000 f, pour les biens mobiliers.

La ville disposait d'un plan de logement et de roulement pour les militaires. C'est ce plan qui fut
utilise pour reloger dans I'immédiat les sinisnes.140 Cf. noûe article, Epidémies locales et passages de troupes, de 1793 à lgl3 (à St-Avold), in
Cahiers Naboriens, 1994, pp 5l-86. (Reprend en élargissant l'éhrd.e, notre article précédent des
Cahiers Lorrains, Le typhus à St-Atoltl en Igl3,lgg2,Z-3,pp 4l l-41g.)t4 r  l 84 l  :  8 ,65o /o ;  l g56  :5 ,69yo ;  l g66  :6 .53o /o .
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3) Calcul de la valeur du feu moven

La taille des familles est très variable dans le temps, dans I'espace et à
I'intérieur d'une communautéIa2. Les sources et la bibliographie nous permettent de
calculer la valeur du feu dans un certain nombre de cas précis. A partir de là, nous
pourons adopter un ou plusieurs coefficients multiplicateun des feux, pour St-Avold au
XVIIIème siècle.

A St-Avold, en 1634 : Tout d'abord, pour le XVIIème siècle, nous disposons

d'un rôle de dénombrement qui mentionne les membres des familles, (analysé par X. Blum
dans sa maîtrise) et dont une copie se trouve à St-Avoldra3. D'après ce rôle, on peur

calculer la valeur du feu de la manière suivante :

Ces valeurs semblent trop faibles. Elles ne sont

simplement trop particulières, comme re montre le contexte dans
"roolle et desnombrement" t4 .

Une des sources de minoration de la valeur des feux de cette époque est sans
doute I'oubli volontaire des enfants en bas-âge. Ce facteur se retrouve pratiquement

partout. on peut le vérifier en reprenant les donnees, à St-Avold-

Si I'on double le nombre d'enfants d.es ménages, on arrive à un coefficient de
feu de 5,2, plus conforme à la réalité de cette époque, antérieure à la guerre de Trente
Anslas.

t42 G. Cahen : Les dénombrements d'habitants en région lorraine sous I'Ancien Régime, esquisse
d'yn guide de recherche, in Cahiers Lorraing 1992,pp37g_j7g.
',:. Blurq op. cir., 1984, pp 69-70 et 19g8, pp 237-Z4O xIZ4B.AMSA afi. tZ, p 94.',:. En 1634, la population de SçAvold avait déjà commencé à émigrer.r4s A h même époque (1636-1646), dans le Pays messirq on observe des valeurs de feu comprises
entre 3,2 et 4,1, pour des villages comrne Woippy ou Lorr5r. Et ce sont des feux ruraux, en principe
plus importants ! lls sont analysés au moment même oir des pestes, des opérations mititaires,

pas fausses, mais tout

lequel a été effectué ce

Catéeories nombre de chefs de ménases nombre d'enfants nombre d'enfants oar ménase
communs bourseois 1 5 6 233 1.5
manoeuvTlers 3 l 43 1.4
veuves 25 27 l . l
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Vers 1708 : Le recensement effectué à l'époque de Léopold foumit la
population totale des communautés et permet donc de mesurer Ia valeur du feu pour cette
date. En croisant des données voisines, on peut l'évaluer à SrAvold, à cette époque .

nombre de feux nombre d'habitants valeur du feu
1707
1708

222
zzJ 812 + 51 :863 en l7C8

1707 :3,E8
l70E:3.86

Lors de ce recensement, les communautés ont dû remplir pour I'administration
ducale, un formulaire de 29 lignes, une par feu. Les petits villages ont ainsi fourni un
inventaire précis des familles, de leurs exploitations agricoles, bestiaux, terres... Certains
ont fait du zèle, et rendu plusieurs formulaires. C'est le cas de Valmont, oir I'on a rempli
deux feuilles, donnant ainsi la composition des 43 familles présentes (plus de 215
personnes), soit un feu moyen de 4r9. A Hombourg 139 personnes sont mentionnées
personnellement sur 149 habitants, on peut en déduire qu'il y a3l à 33 feux. Cela donne
un coeffrcient de feu de 4rS à 4,t.

A St-Avold, les autorités n'ont rempli qu'une seule feuille du formulaire type
envoyé par I'administration ducalela6. En effet, la population ainsi enregistrée, représente
un échantillon de la ville, quelque chose comme un de ces cortèges d'entrées urbaines,,
bien connus des médiévistes.

En tête, le Prévôt, puis le Curé, une "dame" "fiefte" et quelques notables, "bon
bourgeois", tabellion, tanneur ou "marchand-traficant", lestés de quelques artisans,
tisserands, manoeuwes et veuves, enfrn des mendiants. On trouve vraiment de tout dans ce
formulaire qui constitue ainsi un échantillon symbolique de la ville, symbolique mais pas
statistique : 160 personnes pour 29 mêmges, cela donne un feu moyen de 5r5 personnes,
beaucoup trop pour être représentatif. Les feux nobles et notables sont ici sur-représentés,
et c'étaient les plus denses, car on y trouvait à la fois beaucoup de serviteurs et beaucoup
d'enfants (à cette époque, du moins). Par contre,les feux de veuves, de mendiants et même
de manouwiers, moins représentés, étaient en moyenne et en général plus faibles,
contenant moins d'enfants, pas de serviteurs et des couples incomplets.

incendies, rczzias de troupeaurq etc, ravagent la contree. (cf. P. Brasme, Iloippy, village du pays
Messin, deux siècles d'histoire, Metz, 1987, pp28-29 et 35-41.) D. Hemmert (Bitche de 1652 à
1764 : étude démogyaphique, maîtrise, MeE, 1980), trouve 3,6 pour Bitche en 1650. Il est très
probable que partout, les évènements ont fait chuter la valeur du feu, cependant la sous-évaluation
est aussi waisemblablement générale, pour les mêmes raisons qu'à St.Avold.146 Ap MM, B 11.726.
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On peut comparer et contrôler ces résultats avec d'autres disponibles.
Laperche-Fournel a fait le calcul sur environ 40.000 feux de 1712 pris dans des
communautés de 25 prévôtés lorraines, rassemblant 171.827 personnes en 170g1a7. Cette
valeur en principe très moyenne, s'établità4,3. Les données publiées dans la maîtrise de
Eiflerr€, rendent possible le calcul pour la prévôté de Briey. Nous en avons tiré le tableau
suivant'.

Communautés nbre de feux nbre d'hbts valeur du feu
Villages de moins de 20 feux fl6) t64 887 5 .41

20-30 feux (17) 407 t91 l 4.69
3 1-50 feux (10) 401 2480 6 , 1 8

Rombas + Pierrevillers 228 t285 5,63
5l villages 1s38 8273 5,38

BRIEY l 6 l 956 s.9
TOTAL r699 9229 5,43

En 1724, un relevé des habitants de St-Avold famille par famille a été
trouve dans les archives localeslae. Mais on peut rapidement s'apercevoir

que des << communiants >. Fn effet, là encore, le nombre des enfants

largement inférieur à la réalité :

Nombre d'enfants dans les ménases Nombre de ménases
0 n4
I 66
2 5 l
5 25
4 9
5 I

plus de 5 0

Au total, 284 enfants pour 355 ménages, soit en moyenne, 0,g enfants par
ménages, encore moins qu'en 1634.

En 1708, le curé declarait 408 non communiants pour 404 commtrniants. Ce
rapport' I pour 1, identique dans les communautés des environs (exemple, Zimming,
Hombourg, Valmontlso), soulignait la jeunesse de la ville, la fecondité des ménages,

rédigé et on le

qu'il ne s'agit

enregistrés est

: la prévôté de

:i: M.J. Laperche-Fournel, op. cit., 19g5, pp 46-50.r48 H. Eifler, Erude des driix se:igneuriaux dans une prévôté du duché de Bar ,
Byiey, mûfrse, Nancy, l992,pp 45-48.
r4e AMSA, art. 9, AD Moselle lMI27s-1.

B 1t727.
non communiants % Communiants

St-Avold 408 5 ô ? 404
Valmont I t4 53,3 100
Zimnins 42 48.8 44

Hombour.g I'Evêque 89 59.7 60

r5o AD
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encore jeunes pour la plupart. Dans la région de Nancy, en effet, région où la

reconstruction avait commencé trente années plus tôt qu'à St-Avold, le rapport entre

communiants et non-colnlnuniants n'était pas du tout le mêrne, puisque de l'ordre de I

pour Yr.

Plus tard, le premier recensement du XIXème siècle, celui de 1806 nous donne

428 enfants de moins de 8 ans pour 2726 habitants. Le rapport est alors de 1 pour 0,16. Ce

rapport était par conséquent très variable selon le moment démographique où I'on

enregistrait une population donnée. Cependant ce gradient qui va de 15 % à l'égalité et

plus, nous permet d'évaluer la situation en 1724. A cette époque, la fécondité ne peut pas

avoir évolué massivement, aucune épidémie importante dans les années précédentes n'a

fait varier les choses rapidement mais la population a déjà vieilli s'est rapprochée d.e la

structure de la population du secteur de Nancy,20 ans avant.

Aussi, on peut reprendre le rapport de 1 pour Vz comme proche de la réalité

naborienne de 1724. Cela donne alors 530 enfants à ajouter aux 1065 communiants et aux

30 ou 40 moines et moniales des deux couvents. On trouve alors un coefficient de fèu de

4'5-

En 1746, La valeur du feu est connue pour Bitche : 4r7.tsr

Vers 1789, on dispose d'une autre série de données, et notamment celles des

trois bailliages de Phalsbourg, Sarrebourg et Lixheim, tous trois situés en Lorraine

allemande et dans les Vosges gréseuses pour une part, comme St-Avold. Le nombre des

feux publi é152 était probablement un nombre de feux imposés, car les assemblées des

communautés ne concernaient que le Tiers-Etat, et leurs procès-verbaux étaient rédigés

dans une optique fiscale. Il faut donc rectifier le nombre des feux en ajoutant les

privilégiés et les pauvres, évalués proportionnellement à la taille des communautés.

l5l D. Hernmert, op. cit., 1980, p 10.
ts2 P. Lesprand, L. Bour, Cahiers de tloléances des bailliage:s tle Sarrebourg, Phalsbourg et
Lixheim, Metz, 1938, PV des assernblées.
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Comrnunautés nbre de feux
publié

nbre d'hbts
en 1790

valeur du feu nbre de feux
recûfié

valeur du
feu

rectifiée
40 cornmurautés de rnoins
de 100 feux

1984 12074 6.08 +98=2082 5,8

6 comm. de 100 et < 200
feux

7 t l 3585 s,04 *45=756 4,74

Lixheim r68 731 4,35 +20=188 3,89
Sarrebourg 3t9 1507 4,72 +32=351 4,29
Phalsbourg s87 2770 4,72 +59=646 4,29

Données que I'on peut comparer à celles calculées à St-Avold :

qqhq4rola I so: I zssz I,zr

A St-Avold' pour le XIXème siècle, on dispose de toute une série de données calculées à

partir des recensements. La precision est ici assez bonne, même si la distinction des

ménages sur les listes nominatives n'est pas toujours aisée ou sûre. L'erreur ne doit pas

excéder 2 ou3Yo.

Dates nbre de feux nbre d'hbts valeur du feu
t790 675 2852 4-23 ?
t797 5 5 1 2149 3.9 ?
1805 658 2726 4. t4
t 8 l 7 654 3076 4,7
1 8  l 8 697 3172 4.55
I 820 691 3r82 4.6
r 836 770 3365 4.37
I  841 763 3402 4.46
1846 784 3213 4 .1
l 8 5 l 803 3395 4.23
1856 755 3 109 4-12
I 861 771 2998 3.89
I 866 750 2792 3.72
I 871 651 2563 3.93
I 875 663 2500 3.77
1885 605 2425 4

Pour une moyenne de 4,26 des 1l données du XIXèrne siècle, la variation

absolue est de -0,54 (-l2,5Yo en 1866) et +0,4 (+g,syoen I 81 7).

on peut résumer les données précédentes dans un tabreau unique :
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Localisation St-Avold Communes urbaines Communes rurales Régions
1634 5-s.2
r708 Briey :5,9

Hombourg :4 .5à4.8
région de Briey : 5,4 Valmont

4.9
Lorraine : 4,3

723
t z l 4.5 Alsace : 4.6
746 Bitche : 4,7
789 l a

A , L Phalsbours: 4-3 ré.qion de Phalsb. : 5-8
805 4 .1
817 4_7
820 4,6
836 4.4
84r
8 5 1 Léning : 4.92t53
861 3.9

r 866 J , T Carling-LTlo pital : 4.93t54

Ces données sont très cohérentes. On constate en général que le feu rural était
plus important que le feu urbain à une même date (au XVIIIème siècle155 ), que la valeur
lorraine était bien une moyenne, que les petites villes avaient des valeurs proches
(Phalsbourg et st-Avold). Mais Briey montre que l'on ne peut pas déduire de
rapprochements la ou les bonnes valeurs du feu, à St-Avold, au XV[Ièrne siècle.
diflérence qui sépare Briey de St-Avold vers

deux villes et leurs régions respectives avaient

siècle, à des dates assez diflérentes.

Si I'on reprend la totalité des valeurs constatées à St-Avold on peut construire
une courbe de l'évolution de la valeur du feu, à st-Avold, de 1700 à 1g70.

r53 AD Moselle, 188 M g bis.
r54 

AD Moselle, 188 M 8 bis. C'était une commune en voie d,urbanisation du fait du
développement des mines. L'immigration était forte, la nuptialité probablernent précoce et la
fecondité élevée. D'où un coefficient de feu élevé.t:' 

Carling-l'Hôpital n'était plus un village mais une petite cité minière, en 1g66. Le feu était donc
de valeur élevée du fait de la précocité des mariages tiee à la facilité des ménages à s,établir, quand
il y avait du travail. (Les historiens anglais et belges ont démontré à partir du cas des petites villes
atteintes par la proto industrie, que I'industrialisation entraînait une augmentation de la fécondité par
la dirninution de I'age au mariage. Cf le nurnéro spécial de la Revue du Nord, no240, lgTg\.

ces

La

1710 tenait probablernent au fait que ces

redémarré, après les crises du XVIIème
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Graphique I : Valeur observée du feu à St-Avold

On le constate, la valeur du feu n'évoluait pas d'une manière linéaire. C'était
ptutôt une série de decrochages, comme celui qui eut lieu entre 1805 et 1817. On ne peut
donc pas relier par une simple droite la valeur de 1710 et celle de 1789.11 faut trouver les
paramètres qui influaient sur la valeur du feu, à St-Avold, au XVT[[ème siècle.

4) Interprétation et estimation

Ces paramètres étaient de deux sortes : d'une part les catastrophes, politiques
ou naturelles qui venues de l'extérieur introduisaient une discontinujté dans l'évolution des
populations, d'autre part, il y a ce qu'on peut appeler la conjoncture démographique, c'est-
à-dire un moment, une phase dans le devenir < naturel > des populations tel qu'il résulte de
leur adaptation aux conditions du milieu.

Sur le premier point, notre analyse pour 1634 nous I'a déjà montré, les
événements politiques peuvent jouer un rôle brutal (et cela se vérifie encore en I g l3l14),
de même que les catastrophes naturelles. Mais il ny a aucune rupture politique entre lZ00
et 1789 qui pourraient justifîer une transformation rapide du coefficient de feu.

r s  I ,
I
l

zT
l "
I

r ,5  l
I

l T

1740 l7û 1780 1800
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De même, il y a bien eu quelques épidérnies, nrais rien qui ait pu modifier

rapidernent la valeur du feu. En etïet, la natalité a toujours compensé la rnortalité

suffisamment pour que le coefficient n'évolue que marginalement, de ce fait.

Pour ce qui concerne la conjoncture, le cas de Briey nous montre que vers

7770,Ia valeur du feu dépendait de I'ancienneté de la reprise démographique, après les

événements du XVIIèrne siecle. Si celle-ci était déjà bien avancée, on était en présence

d'une population de nombreux couples dont les enfants étaient déjà nombreux mais encore

jeunes, donc encore situés dans les ménages des parents. Le feu avait alors une valeur très

élevée. La natalité locale était renforcée par celle des couples irnmigrants, assez jeunes,

l'âge moyen de la population était par conséquent faible, et la mortalité de même. On voit

qu'une telle analyse, à partir de la valeur du feu, pourrait guider la cornpréhension que I'on

a de la reconstruction. Dans cette optique, on pourrait stipuler une antériorité de

I'immigration dans les bourgs et les gros villages, oir il existait un grand nombre de fermes

à relever (les villages de 31-50 feux + Briey)1s6 . Les espaces interstitiels des petits villages

auraient été repeuplés plus tardivement, d'où leurs coefficients de feux plus faibtes, les

immigrants n'étant pas encore tous arrivés et n'ayant pas encore totalement reconstitué les

farnilles de ces lieux. Une génération plus tard, la situation avait changé, en fonction des

paramètres classiques : Immigration, mariages et natalité, niveau de la mortalité.

Nous devons donc analyser le mouvement de la population'5t avant d'estimer

la valeur du feu à St-Avold

La prise en compte de la natalité, de la mortalité, du solde naturel annuel qui

les résument et des mariages (chapitre suivant) nous pernettent de faire les hypothèses

suivantes :

- Croissance rfuulière du feu jusqu'en 1735. En effet, le grand nombre de

jeunes ménages qui animait la ville à ce moment se traduisait par un nombre toujours

croissant de naissances, un faible nombre de decès, donc de personnes âgees : les f'eux se

renforçaient donc à la fois par non-disparition des parents et par un surcroît de naissances.

ls6 Ce n'est wai que pour la Lorraine romane. En Lorraine allemande, c'était probablernent
I'inverse comme I'a montré Laperche-Fournel pour les pays de la Nied (op. cit., 1984). En effet, les
grandes fermes ici étaient moins nombreuses et plus dispersées, ce sont elles qui ont probablement
été les premières à redémarrer si bien que les petits villages se sont reconstitués plus vites que les
gtos ou les manouwi€rs sont restés lontemps peu nombreux.
157 Nous anticipons donc sur les analyses du chapitre suivant, pour les besoins de la cause mais
sans approfondir cette question du mouvement naturel de la population qui nous éloignerait de notre
démonstration.
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- Vers 1735-1755, la mortalité rattrapa progressivement la natalité, le solde

naturel diminua donc, dautre part, un nombre croissant d'enfànts se mariait, donc quittait

le dornicile des parents et formait un nouveau feu. La pyrarnide des âges se rééquilibra et

la valeur du feu diminua.

- Jusque vers 1780, la valeur du feu varia peu, car si ie solde naturel

renforçait les feux, les mariages les vidaient, d'autre part l'émigration concernait plutôt les

jeunes ménages, donc les feux de petite valeur et I'immigratiorq de même.

- Dès 1784,le feu atteignit sa valeur "plancher" de 7790, pour trois raisons

convergentes : un renouveau des mariages vers 1780 vida les feux existants ; ['on retrouva

de plus en plus de feux de veuves, du fait de l'élévation de l'âge moyen de la population ; le

solde naturel devint frès faible.

Ces hypothèses nous permettent de retracer ainsi le premier graphiquels8 :

Graphique 2 : Reconstitution de l'évolution du feu moyen naborien
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Ces hypothèses et ces observations nous pormettent maintenant de reconstituer

l'évolution de la population de la ville, et de conclure enfin sur sa progression de 1700 à

1 870.

158 P. Brasme, fait des estimations pour Woippy, qui vont dans le même sens . Ce village se relève
des ruines des guerres et pestes une génération avant le bailliage d'Allemagne, aussi la valeur du feu.
évolue à peu près comme nous I'estimons pour St-Avold, mais avec 30 ans d'avance, partant de 3,8
en 1673 et culminant dès 1715-20 à 4,4, diminuant légèrernent vers 1728, se maintenant par contre
à un haut niveau en 1789 (4,44,7), ce qui est nonnal pour un village. Cf. P. Brasme, op. cit., 1987,
pp 36-41.
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Conclusion : L'évolution des feux et de la nopulation de St-Avold

Le graphique de l'évolution du nombre des feux donne déjà une prernière idée

de l'évolution de la population.

Graphique 3 : Evolution du nombre des feux à St-Avotd

Le mouvement général est croissant, mais révèle cependant une succession de

5 grandes phases :

-De 1700 àL 1735 : forte croissance, on passe de 200 à 500 feux.

-De 1735 à 1780 : croissance ralentie, on passe de 500 à 700 feux.

-De 1780 à 1815 : stagnation complète, autour de 650 feux.

-De 1815 à 1836 : reprise nette de la croissance, on passe à 800 feux.

-De 1836 à 1885 : ralentissement puis récession du nombre des t'eux, on

retombe à 600 feux.

En croisant l'évolution du nombre des fèux et la valeur reconstituée du tèu,

nous pouvons évaluer la population totalel5e. Son évolution n'est pas sensiblement

l5e On ajoute 30 personnes à la population "civile" pour tenir compte de la présence des deux
couvents de religieux bénédictins et bénédictines, ces établissements sont constitués des frères et
soeurs habituels et de portierg cuisiniers, serviteurs etc. On a rarement des recensernents portant sur
eux. On est donc contraint d'estimer ces populations à partir d'indices : en 170711709, le receveur
des finances de Bouzonville a annoté les états de la ville et de Lonseville où il existe un rnonastère
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différente de celle des feux, cependant, elle nuance quelques dates, et quelques taux de

croissance.

Graphique 4 : Evolution de la population de St-Avold
(Les données nurnériques de ce tableau sont transcritesà la page suivante)

assez semblable à celui des bénédictins de St-Avold( cf.AD M, B 6903, tiasse n" 6). 24 personnes
sont mentionnees à Longeville et 13 pour St-Avotd. Vers 1768, il y avait 12 retigieu:q d'après les
<< Tqbleaux de l'ordre religieux en, France avant et depuis l'Edit de 1768 >(publiés par L. Lecestre,
Paris, 1902). D'autre part, il y aurait eu l8 religieuses en 1789. On peut donctabler sur 15 pers. par
couvent, sans se tromper beaucoup. Ce chiffre semble avoir peu vmié au XVIIIème s.. ( Cf. G.
Michaux, Les professions dans la congrégation de SçVanne et St-Hydulphe aux XVII et XWIIème
siècles, in Annales de I'EsÇ 1975, pp 63-78.)
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données en caractèrcs sont des valeurs les autres sont constatées
)ates nombre de leus valeur du feu lnpulation différence tau\ crols.an.mo\'

t707 ?22 ? R 5 850+30

+1520

(+113o/o')

+6,10

17 11 244 4 970+30

1 7 1  8 338 4,2 1420+30

1722 350 ,1,4 1540+30

t724 - tol 45 1630+30

t734 485 4p æ70r30

t739 492 417 ær0+30
40

(-2F%)

{},t5Yot7 44 509 45 229n+30

t746 522 4"5 2350+30

I 750 5 1 3 45 ælûr30

1754 536 415 2dlGf30 +330 +1,40

t759 588 4rs 2640F30 (+l4o/e\

1764 578 15 26fi|+30

s0
(-298o/o)

4,zvot769 587 45 264û+30

t77 4 569 45 2560+30

t779 644 45 2qxp30 +340 (+13,07Yo) t2.60/o

t784 o+L 42 2700+30

+70

(+2,38o/o)

+0,060/o

(4l7osur la

pérrcdel779l

r809)

t789 675 423 2t50+30

t792 634 4'2 2660

t797 642 4,15 2660

1805 658 4 ,14 2725

1809 2755

1 8 1 7 640 4,7 3010

l 8 r8 697 4  5 5 3170

+446

(+l4,8Vo')

+0,925oh

(+t , l /  t809)

1820 691 4,6 3180

182 I 3222

t822 3314

I 823 33 10

I 825 3345

1826 -rJ I  I

1827 3?97

I828 3355

1829 3457

183 I 3451

r 833 3456

l 836 770 4,37 3365

-1031

(-29'8o/o)

4,51o/o

184 l 763 4,46 3405

1846 784 4,1 32r5
1 8 5 1 803 t ) 7 3395

1856 755 4,12 3 l  l 0

l86l 771 3,89 3000

1866 750 1 7 ' ) 2790

187 I 6 5 1 3,94 2563

1 875 663 2500

r880 2577

t88s 605 2425

1890 2509 +704

(+29Vo) +193o/o1900 3t29
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La population calculée ou constatée ici est une population civile. Il faudrait

ajouter une garnison (que nous étudierons par ailleurs), dont I'eftèctif fut très variable

selon les saisonsl60 et les années. Mais, Le dynamisme propre de la ville ne peut être

repéré que si I'on fait abstraction de cette garnison. C'est pourquoi on n'en tient pas compte

ici

En fin de compte, les deux séries de donnees (feux et population) se

confirment approximativement et permettent déjà de définir quelques grandes phases

chronologiques successives.

I La reconstitution, 1685-1734 : C'est une phase de croissance apparemment

sans ombre qui porta la ville largement au dessus de son maximum historique de 1628.

Selon qulon adopte 4 ou 4r5 comme valeur du feu à cefte époque, on peut estimer la

population de St-Avold en 1628 à 1500 ou 1700 personnestut .

La reconstitution de la ville après les troubles du XVIIème siècle, fut donc

achevée vers 1715-1720, et la croissance se poursuivit jusquà 23fi) habitants (+357o), en

1734. Onretrouve le caractère tardif de la reconstruction dans le bailliage d'Allernagne, à

partir de 1685-90 et le renforcement de beaucoup de villes de Lorraine, dès 1710, ici plus

tardivement.

2 Ralentissement de la croissance, 1734-.1779 : La ville passa de 23fi) à

pratiquement 3000 habitants, en 45 ans (+26Y"). C'est encore une croissance appréciable,

mais plus chaotique, entrecoupée de phases courtes de stagnation ou de recession. Il

semble donc que la conjoncture entre 1734 et 1774 était devenue incertaine, variable, un

peu comme si I'on s'approchait d'un maximum indépassable, comme si la croissance se

fragilisait, à mesure que la population s'accroissait.

3 Stabilisation,lTT9-1815 : Cette phase débuta par 20 4ns de régression dans

les années 1770-1790, avant une récupération de même niveau de la population sous le

Consulat et I'Empire. Il y eut donc une crise pré-révolutionnaire, en 1779-1784 surtout et

une seconde crise en 1789-1792, donc avant les guerres de la Révolution. En réalité, cette

période est la plus fragile dans toutes nos estimations, du fait du changement de système

statistique, entraînant à la fois des erreurs volontaires et involontaires. Il est probable que

le minimum révolutionnaire est excessif, d'autant qu'à cette époque une population

160 La plupart du temps, l'armée ne fut présente que lors de ses quartiers d'hiver.
r6r Laperche-Fournel, op. cit., 1985, pp70-75.
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flottante importante, et non enregistrée162 s'ajoutait aux "naturels" du pays. Mais au total,

la population, se stabilisa.

4 Reprise, 1815-1833 : Elle est aussi nette que lirnitee dans le temps. Un

nouveau maximum (avant le XXèrne siècle) fut atteint en 1829.

5 Regression, entre 1833 et 1890, toute aussi nette enfin, qui rarnena la ville

en 1885 à son niveau du rnilieu du XVIIIème siècle.

Le profil démographique de la ville, tout en étant classique (par paliers

successifs) est relativement complexe. C'est qu'il résulte de plusieurs facteurs, politiques et

économiques, qui se brouillent mutuellement. L'étude économique de la ville dewa nous

permettre de conclure à ce propos.

Les différents paliers plus ou moins prolongés de l'évolution, correspondent à

un état donné de l'environnement de la ville, tandis que les décrochements, plus ou moins

raides et dans les deux sens, représentent des phases d'adaptation aux changements qui

affectent cet environnement.

Les périodes de croissance, assez courtes, de I'ordre d'une génération,

pourraient être liées à la forte fecondité de la population qui, en I'absence d'obstacles,

s'accroissait rapidement.

D'autre part, les stagnations et récessions montreraient I'importance de ces

obstacles qui introduisaient lors de chaque maximum historique, des mécanismes de

stabilisation ou de récession, selon que l'environnement économique et politique était plus

ou moins défavorable.

Tentons tout d'abord de frire la part des choses en examinant la natalité et la

mortalité, à partir des registres paroissiaux et de l Etat-Civil. Cela permettra ensuite de

constater le bilan naturel et par comparaison avec le mouvement général de la population,

d'évaluer les mouvements migratoires qui sont assez bien connus à l'échelle régionale et

r.1uc i'on peur approcher à i-écheiie iocaie.

Alors, la part des facteurs politiques ou économiques pourra être tentée de

même qu'une comparaison avec les autres villes régionales.

162 Femmes et enfants de militaires amenés à St-Avold par la guerre et fonctionnaires tels que
douaniers ou gendarmes. (Cf notre article des Cahiers Naboriens, en 1994, op. cit.)
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II ANALYSE DU MOUVEMENT NATUREL
DE LA POPULATION

1) La tendance sénérale de la natalité 163

Le graphique < brut > des naissances annuelles (graphique n" 5, page suivante)

est évidemment parasité par une infinité d'accidents qui le rendent illisible. Aussi, faut-il

désaisonnaliser les données. C'est pourquoi, sur les courbes elles-mêmes, nous avons

ajouté les moyennes mobiles quinquennales. Celles-ci, sans gommer la tendance

immédiate, ne masquent pas complètement la tendance générale. Cependant l'évolution à

long terme se lit encore mieux sur des moyennes de 20 années, représentées sur le

graphique suivant (graphique n'6).

Les registres paroissiaux souflient d'une petite lacune de six ans, de 1725 à

1730. Ce point aveugle masque précisément une époque de transition, celle de la

stabilisation du nombre des naissances annuelles. En effet, de 1693 à l72O,le nombre des

naissances crût rapidement. Au cours de la décennie suivante, il plafonna à 70180

naissances par an. A partir de 1730 et jusqu'en 1850, les naissances t'luctuèrent autour de

100 par an. Cependant, deux poussées nettes eurent lieu en fin de période, sous la

Restauration (1815-20) et sous la deuxième république (1848-1851). Plus précisément, le

mouvement des naissances durant ces 120 ans resta orienté à la hausse, mais de façon

simplement tendancielle, les minima et maxima s'élevèrent. A partir de 1850, le

rnouvement des naissances fut nettement et durablement decroissant, jusqu'après 1885.

163 Les données utilisées viennent de I'Etat-Civil et des archives paroissiales, à St-Avold, AMSA,
ou aux AD Moselle, pour les comparaisons régionales, nous reprenons des données publiées dans la
thèse de H. Contamine, Metz et la Moselle de I8l4 à 1870, Nancy, 1932, tome I et l'article de
Houdaille, La population de Boulay avanl 1850, in Population,1967, pp 1055-1084.
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Graphique 5 : Evolution générale des naissânces
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Graphique 6 : L'évolution en tendance, des naissances naboriennes
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L'allure générale de la courbe des naissances corïespond à celle de la

population. La confiontation des deux séries permet d'évaluer l'évolution du taux de

natalité. Les fluctuations annuelles du nombre des naissances étant très fortes, nous

calculerons des taux de natalité moyens (seuls intéressants), à des époques successives.

L'évolution du taux de natalité

. Période popul.
movenne

naissances annuelles
movennes

taux Eléments de comparaison

1708-1717 I  1 8 0 67,1 56,9 Boulay : -59
l0 villes de Lorraine-Sud : 40 à 54

t739-1754 2363 93.44 39.5
1780-1789 28 l0 r00.5 35.8
1817-1829 3280 118,7 36,2 en Moselle : maximum en 1821 .37

pour 1820-26:33
I 860-1 869 2810 86.5 30.8 en Moselle. 28 en 1869
1880-1885 2500 78-5 31.4

Le taux de natalité a baissé très tôt, dès avant 1750. tl confirme I'originalité de
la première période, à la fin du XVTIème siecle et au début du XVTIIèmg siècle, quand la
population se reconstituait très rapidement, après la dépression démographique qui avait
precedé. [l y avait de la place pour tout le monde, on se mariait tô! pratiquement tout le

monde se mariait, le taux de natalité était très élevé164. Ensuite, par contre, la situation

changea rapidement, les freins habituels, retard aux mariages, célibat plus important, firent

chuter le taux de natalité, avant 1750, puis lentement et quasi continûment, quelle que soit

la situation globalel65. Par comparaison les taux mosellansluu du XD(èrne siècle suivirent
la même évolution, mais, comme ils résultent d'une moyenne entre des secteurs français à
faible natalité et des secteurs germaniques, dont St-Avotd fait partie, à forte natalité, leur

164 11 se passa la mêrne chose dans I'ensemble de la Lonane mais avec des décalages
chronologiques dus à des facteurs politiques : précocité de la reprise notamment dans les secteurs
où la France l'avait cherché tôt, à Bitche et à Dieuze, peut-être aussi Ià où la demande de blé a
pousse à une reconsffuction précoce, dans les zones d'approvisionnement des forteresses de
Sarrelouis et Bitche. Mais, le bailliage d'Allemagne dans son ensemble, redémarra plus tard et
évolua plus lentement, probablement à l'abri de son particularisme linguistique. Nous avons analysé
la différence entre Lorraine romane et Lorraine germanique dans un article inédit : eue faut-it
penser de lo frontière linguistique '?
r6s Cependang le ftémissement de 1880/85 se confrma par la suite. Vers t897, le taux de natatité
à St-Avold était remonté à36,7 pour mille. A cette époque, en effet, la population fut rajeunie par
un apport gennanique à forte fécondité, et par une intemrption probable de l'émigration vers paris
qui caractérisait la population de souche lorraine, avant que le processus d'intégration au cadre
national français ne fut interrompu par I'annexion à I'Allemagne.
166 Cf H. Contamine, op. cit., pp lg-20.
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nlveau est plus faible qu'à St-Avold (les taux les plus faibles se remarquent dans

I'arrondissement de Briey, les plus forts dans I'arrondissement de Sarreguemirres'ut;.

A l'échelle locale, nous pouvons cependant distinguer plusieurs cas de figures,

à propos de la natalité.

2) L'opposition du Warndt et du plateau

Dans le canton même de St-Avold une observation des différents cas de

natalité permet de faire des hypothèses utiles quant à l'apparent contraste entre le secteur

roman et le secteur gennanique.

La natalité cantonale. en 1817-1829

Secteurs Localiæs populations moyennes narssanc€s ann.
movennes

Taur

Plateau 4 villaees 2018 64 3t.7
2 autres 770 ) ? \ 30._s

Wamdt St-Avold 3285 I  I8 .7 36.2
Hombours 1870 I  t . J 41.3
3 villases 2t95 88 40.1

En 1851-1862

Secteurs Localités populations moyennes Naissances ann.
molennes

Taux

Plateau 4 villaees t989 +9.2 24.7
Cappel 427 t0-2 23_9

Wamdt St-Avold 3168 94-9 30
Hombourg 2r07 86.1 40,9
3 villases 2846 108.3 38

Ces résultats sont remarquablement cohérents et montrent que I'opposition

Lorraine romane-Lorraine germanophone, au-delà de laquelle se profile I'opposition

franco-allemande pourrait se rapporter à la composition sociale de ces populations

respectives au moins pour partie et pas seulement à une opposition < culturelle >.

En effet, on peut voir que les taux du Wamdt étaient bien plus élevés que ceux

des villages du plateau qui pourtant éhient aussi germanophone que ceux d,u Warndt. Le
plateau avait une natalité du mêrne ordre que celle de la Lorraine romane de la région de
Briey, par exemple. Par contre, le Warndt était bien plus tëcond. La dilïérence tenait donc

à d' autres facteurs notamment socio-économiques.

t67 Cf. Les analyses de H. Contamine, ibidem.
168 Les 4 villages du plateau sont Folschviller, Valmont, Alwiller et Barst : les trois du Warndt
sont Dourd'hal, Carling-l'Hôpital et Diesen-Porcelette.
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Les villages du plateau étaient en effet, des agglornérations où les grosses

fèrmes étaient plus nombreuses, ou la main-d'oeuwe était souvent constituée d.e valets d.e

fermes et de servantes célibataires et où les possibilités de s'établir dans un réseau limité

d'exploitations retardait les mariages et faisait chuter la fecondité globale de la population.

Par contre, dans le V/arndt ou même à St-Avold, I'importance de I'artisanat qui parfois se

rapprochait de la proto-industrie, d'une part, I'importance du nombre des manoeuwes ou
journaliers qui étaient des petits agriculteurs, d'autre part, pemettaient des mariages

précoces diminuaient I'importance du célibat et par conséquent aboutissaient à une natalité

et une fécondité plus élevéesr6e.

On observe souvent en France que certaines campagnes ont limité les

naissances avant les villes. Ici, c'est peut-être vrai pour le plateau oùr les terres étaient

réparties entre des propriétaires de calibre moyen pour l'époque, ce qui est effectivement

un cas de frgure où la limitation des naissances était intéressante pour la préservation d.u

stafut social. Dans le Warndt, par contre, cette limitation ne s'observe pas car la pauvreté

était générale, il n'y avait donc pas d'indignité à l'être. Cependan! partout la baisse de la

fécondité est observable notamment au retard progressif de l'âge au mariage.

on peut en effet observer celui-ci dans le temps et dans l'espacelT'

r6e En conséquence, I'opposition entre la forte fécondité allernande et la faible fécondité française
pourrait tenir à une difference de stuctures sociales. On touvait en Allemagne plus de << ségalas >
donc de lnanoeuwes et moins de << fromentaux >>, donc de régions de grosses fermes. La preuve en
est que la pomme de terre a été cultivée beaucoup plus tôt an Allemagne qu'en France et en France
même ce sont les regions pauvres et les pauwes des régions plus riches qui ont saisi le plus vite les
plantes nouvelles (maïs, pomme de terre, sarrazin). F. Braudel, l'identitéfrançaise, t 3, pp 57-5g,
édition de poche.
r70 En l9M, rrne partie des archives départementales de la Moselle, stockee dnns ul fort près de
Metz, a brôlé. Les résultats des recensements du XIXème siècle ont ainsi entierement disparu. Il
reste cependant des résultats globau:q des archives municipales disperséeg la synthèse solide mais
générale réalisée antérieurement par H. Contamine (dans Metz et la Moselle) et deux recensements
plus ou moins complets: ceux de Léning (1851) er de Carling-l'Hôpital (1866). Or, ces deux
communes sont intéressantes pour notre propos.

Léning, à mi-chemin enfte St-Avold et Dieuze se fiouve sur le plateau lorrain (haute vallée de
I'Albe), dans une zone de grande culture, aux limites sud de I'ancien dornaine de I'abbaye St-
Nabor, dans I'ombre du village de Francaltroff (à 500m) qui, de ce faig a acquis les fonctions d'un
bourg modeste. La broderie à dornicile donnait encore en 1851 aux femmes de ce villages quelques
revenus complémentaires.

Carling-L'Hôpital. par contre, résulte de la firsion administrative de deux hameaux du Warndt,
clairieres taillées dans la forêt de St-Avold, constitués au XVIIIème siècle de quelques manoeuvres-
artisans fabriquant notamment des ustensiles en bois. A partir de 1850-55, la comrnune est touchée
par le foncage de mines de charbon, donc par un développement rapide de la population notamment
par irnrnigration.
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Graphique 7 La baisse de la propension au mariage, à st-Avold
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Au cours du XIXème siècle, à St-Avold, dans la tranche des 20-29 ans, le
pourcentage de femmes mariées évolua peu mais par contre, on constate une augmentation

nette du taux de célibat dans tous les âges plus avancés : il y avait environ20 Vo de femmes

célibataires de plus dans ces tranches d'âges.

des t'cmmcs mariées par tranchcs d

Graphique 8 Mariage et célibat des femmes
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A Carling, en 1866, les femmes se mariaient plus tôt qu'à St-Avold, du fait de
la présence d'un grand nombre d'ouwiers célibataires venus travailler à la mine. A Saint-
Avold, la situation était diamétralement inverse, le taux de masculinité était très faible aux
âges oir I'on se mariait car l'émigration touchait beaucoup plus les garçons que les filles.

des femmes mariées rrar tranches d'â
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nombre d'hommes
pour 100 femmes

0-15 ans l6-25 ans 26-35 ans

Lénins (1851) tzz 50 59
St-Avold (1856) t02 63 60
St-Avold (1866) 91 I J 6s

CarlineJ'Hôpital ( I 866) 104 138 83

A Léning village éloigné de toute ville, les fèmmes se mariaient à peu près

aussi peu qu'à St-Avold mais encore plus tardivement du fait du caractère étriqué de Ia

situation socio-économique, c'est-à-dire des possibilités de s'établir en ménage. De plus,

comme St-Avold, Léning semble avoir été touché par l'émigration très tôt171 , entre 1836 et

185 1. D'où un déséquilibre dans le rapport homme-femme dès 1g5l .

On retrouve la même diftérence très massivement chez les hommes : à Carling

ils se mariaient plus et plus tôt qu'à Léning.

A St-Avold comme dans les villages du plateau, les conséquences de ce recul

du mariage sur la fécondité ont dû être quasi mécaniques. A Carling et dans le Warndt par

contre, une pauvreté mieux partagee avant 1850 et de meilleures possibilités de travail

ensuite, donnèrent à la population locale la capacité à conserver plus longternps une

fécondité élevee.

Graphique 9 Célibat et mariage chez les hommes
(% des hommes mariés par tranchcs d'âges.)
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t7t L'évolution de ta population de Léning fut à peu près parallète à celle de St-Avotd, ators
celle de Carline fut stimulée par le des
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Nous pouvons déduire de ces différences locales que les structures sociales des

populations ont des conséquences importantes sur leurs évolutions démographiques, ce qui

pourrait ouvrir la voie à une modélisation de l'évolution démographique de I'Europe en

fbnction d'une typologre sociale des différentes populations.

Normalement, l'évolution de la nuptialité réagit fortement sur les naissances.

En gros, les enfants naissent surtout dans les 15120 années qui suivent les mariages. Cela

pourrait expliquer les vagues que I'on observe sur Ie graphique des naissances. Voyons

donc ce qu'il en est de l'évolution de la nuptialité, à St-Avold_

3) L'évolution des mariages

La variabilité annuelle des mariages était encore plus grande que celle des
naissances. Il n'y avait pas waiment de grandes ( vagues > mais plutôt une alternance de
groupesdelà3ansàgrandnombredemariages,suiv isdelà6ansàplusfaiblenombre.

Graphique 10 Evolution de la nuptialité à St-Avold
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Comme l'âge au mariage était susceptible de fortes variations en fonction des

réalités economiques et matrimoniales, les unions se préparaient de loin, mais se
pratiquaient en groupe , c'est que les réflexes communautaires étaient très importants. Ils
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provenaient d'une "conjoncture" qui confbnnait la mentalité collective du nroment et dont
les paramètres étaient sentis par tout le monde, tels que I'anxiété pour la récolte qui
s'annonçait, des rumeurs de guerre, etc. Autrement dit, on avait tendance à se marier tous
en même temps, d'autant plus que les interdits de I'année liturgique (carême, mois de
décembre) s'ajoutaient aux contraintes matérielles (récoltes en juillet-août), pour
concentrer les mariages encore durant I'année elle-même. Si bien que pour une vingtaine
d'unions par an au XVIIIème siècle, il n'était pas rare d'en voir célébrer 3 dans une même
journée172.

On vérifie statistiquement que les mois où I'on se mariait le moins étaient
mars-awil, juillet-août et décembre, au début du XVIIIème siècle. Dès le rnilieu de ce
siècle' le minimum d'été s'estompa, car I'impact des travaux champêtres diminua avec la
diversification sociale, plus forte quand la ville s'était reformée. puis, ce sont les interdits
religieux qui s'affaiblirent. Dès 1806, apparaissent des mariages en décembre, alors qu,il
n ' yenava i t pasdu tou t su r l l ans ,p r i sen t re lT05  e t1765 .Apa r t i r de lg4 l , i l  yeneu t

tous les ans. Mieux, un maximum d'été s'installa en août.

En fin de compte, on assiste au XD(ème siècle surtout, à une dispersion des
mariages, bien que le carême ait nettement continué à être respecté. Et cela conespondait
à une diversification sociale mais aussi religieuse et idéologique de la population fiuifs et
protestants apparurent en nombre à cette époquel73 ). A Forbach, la saisonnalité des
mariages suivit la même évolutionlTa.

t72 Ajoutons que les plus pauwes obtenaient du curé un rabais sur le casuel, en se mariant
ensembles.
t73 Il n'y avait pas de juifs à St-Avold, au XVIIIème siècle et les protestants étaient très peu
nombreu:ri seulement quelques individus faisant partie d'une population flottante de migrants : des
compagnons et apprentis venus du Comté de Nassau-Sarrebruck, quelques familles de fermiers
anabaptistes pouvaient aussi se trouver dans l'une ou I'auffe des grand,es fermes locales. Certai's
protestants se sont fixés localement par mariage avec une catholique et en abjurant leur obédience.
Cela représente une petite dizaine de cas sur tout le siècle.

C'est au début de I'Empire que I'on vit apparaître une dizaine de farnilles juives venant des
villages des environs (Hellering, Nidervisse, Pontpiene) ou de loin (Rouerl Marseille) entre l,an 1l
et I'an 13. Ce mouvement d'immigration se porusuivit au compte-gouttes jusque vers 1g40, mais
dès cette époque et même plus tôt, une partie de ces immigrés avait dejà émigrè à nouveau, surrout
vers I'ouest, Paris et I'Amérique.

Le recensement de 1841 enregistra les religions des habitants. n permet d,onc d.e fxer les
proportions pour cette époque. Il y avait alors 3014 catholiques, 108 israelites, 25 protestants dont
16 anabaptistes. Au même moment, dans la garnison, il y avait 255 catholiqo", 

"i 
I israëlite. En

1851, les proportions restaient les mêmes. En 1841, I'examen des professiors d.. juifs montre une
certaine rérnanence de la struchre du ghetto social, bien qu'il n'y ait ;amais eu de ghetto
géographique à St-Avold' Ainsi, sur les 6 domestiques situés dans les familles juives, 5 étaient juifs
et un seul ne l'était pas. Mais I'ouverture était déjà telJe que I'essentiel des professions était groupé
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On peut donc parler d'une désaisonnalisation des mariages comrne le montre le

graphique suivant :

Graphique 1l La désaisonnalisation progressive des mariages de l7gp à ly70r7s

Iwier févri€r m&s avril Jun jullet soût sptembre æbb(e mvembre décmbre

Cependant, malgré cette désaisonnalisation à l'intérieur de I'année, la

"confiance" jouait un grand rôle dans la concentration des mariages certaines années. Les

fàcteurs politiques, diplomatiques et militaires avaient un impact visible :

dans le secteur commercial, ce qui suppose pour la population juive un recours systânatique à
I'arfisanat non jui{ dans la vie quotidienne.
t74 Cf. M. Fakhrdine, Forbach,le mariage de 1776 à l|3L,maîtrise, Besancon 1984, pp 46-49.tTs Par un jeu de coeffi.cients, on a rarnené les chiffies des ftois périodes à des donnees
superposables et donc comparables : A : les moyemes mensuelles des années 1705-7-14-15-16-17.
total, 78 mariages ; B : les moyennes mensuelles des années 1749-50-55-6344-65, d,ivisees par 2
ici car le total des mariages est de l3l. C = moy. mens. des années 1840...1875, total :737, ici
divisé par l0.

Nous comparons donc la répartitiou mensuelle de 78, 65 et73 mariages aux difïérentes époques.
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Tableau des événements que I'on peut mettre en rapport avec les mariages

Nuptialité lors des
maxima cvclioues

Evénements diplomatiques et politiques, années d, épidémies

annees niveau
1705/06/07 l3/t0/ t6 1704. 1709
17 14 /17  t5 t0t2r I 7 t 3, traité d'Utrecht, mars I 7 I 4, traité de Rastatt (paix sénérale)
173U1732 17t22 1731. 1735
1737/1738 20/21 1736, reglement de [a question lorraine et paix franco-aut.ichienne

1749 26 1748, paix d'Aix la Chapelle (fin de la guerre de succession dA"t iche)
1755 26 1754

1763/1764 28/29 1763, traité de Paris (fin de la grene de 7 ans)
1776 26 t775

1782/83/84 22/2r/23
1792t94/96 27/34/32I79I-1794, Nouvelle législation sur les mariages, ta -ai*ite et

institution du divorce
1809 27 1807-1E08

1814n5/16 32/31/44Congrès de Vienne et Traités de Paris, IELJ-L4
1843 44 1841-1842
l86 t 26 1852, 1854,1858-59
1872 3 1 1871, traité de Francfort. I 870-71

Ce sont les guerres continentales, les plus proches, qui suscitèrent le plus
dinquiétude à St-Avold. Ce sont donc elles qui retardèrent le plus les mariages et
conduisirent à des rattrapages, la paix venue. Le maximum révolutionnaire, lui, est
constaté un peu partout en France, il provient de la libéralisation d,u mariage, de la
diminution de l'âge de la majorité à 27 ans, et très rnarginalement, des divorces qui
entraînaient des remariages. Mais ici il faut évoquer les épidémies.

Car les causes politiques n'expliquent évidemment que partiellement les faits.
Les épidémies, multipliaient les cas de veufs et de veuves. Elles accéléraient donc la
nuptialité qui reconstituait les familles dans les mois qui suivaient les événements.
CependanÇ ce n'est pas systématiquement visible, comme le montre le tableau précfient,
notamment au XfXème siècle où les épidémies n'eurent pas une grande ampleur, après
1813.

La recherche de I'origine des époux étrangers à la ville permet de poursuivre

l 'analyselT6

t76 Les données des analyses qui suivent sont fournies par les tableaux alphabétiques des mariages
des communes de St-Avold (Y. Martaq St-Avold de 1646 à t7g2 : 1462 nnriages, St-Avold,
1985) et Sarrebourg, Sarralbe, Puttelange, Boulay, aux AD Moselle, relevés dans le cadre du Cercle
Généalogique de Lorraine.



I i l

Graphique l2 :

ce que représentent I'immigration proche et lointaine dans la nuptialité

Au moment où la ville se relevait de ses ruines, au début du XVIIIème siècle,
I'immigration qui venait de loin (plus de 200 km ), que ce soit de I'horizon francophone ou
lotharingien et germanique, était, quoique faible en valeur absolue, très importante par ses
conséquences. Elle poussait la croissance de la ville, à un moment où toute la région était
exsangue et par conséquent à un moment oir I'immigration des villages d.es environs était
faiblerTT.

Cependant, dès le milieu du XVIIIème siècle, I'immigration rurale proche prit
beaucoup plus d'ampleur que I'immigration lointaine qui elle, devint carrément marginale.
Cela montre simplement que la ville ne renforçait pas sa position dans la hiérarchie
urbaine et voyait donc ses échanges lointains s'amenuiser, tandis qu'elle redevenait un
bourg ancré dans son hinterland reconstitué, servant de relais aux populations rurales des
environs.

L'immigration matrirnoniale venue des campagnes proches était assez
localisée dans les milieux < agricoles > de la ville.

St-Avold était en effet flanquee d'un quartier périphérique, un ecart, qui était
en réalité un hameau rural, le < Nideck >, peuplé de petits agriculteurs : journaliers,

t77 C'est à cette époque, avant 1705, que I'immigration joue le rôte le plus grand dans les mariages
naboriens. Entre 1693 et 1702, sur 63 mariages associant des Naboriens, 3l sont réalises avec des
imrnigrants. De plus, 12 autres mariages locaux associent entre eux deux immigrants, de sorte qu'on
peut dire qu'à cette époque, 68 % des mariages, à St-Avold, sont pennis par I'immigration.
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cultivateurs, charretiers et voituriers, tous possesseurs de quelques lopins et additionnant
souvent plusieurs activités. Ils trouvaient souvent leurs femmes dans les 'illages des
environs immédiats.

De plus, parmi les Naboriens assez peu nombreux qui se mariaient dans les
villages voisins de St-Avold (carlingJ'Hôpital, Altviller, valmont), les mêmes
professions, se retrouvaienf, telles que joumaliers, r,oituriers et quelques artisans modestes.
tisserands maçons ou cordonnierslTs .

l.'homogamie sociale des mariages avait pour résultat que les couches les plus
modestes se mariaient avec des partenaires du voisinage, parce qu'elles pouyaient les y
trouver. Plus le niveau social des mariés s'élevait, plus il pouvait s'avérer nécessaire
d'aller chercher l'âme-soeur plus loin. La couche centrale des artisans naboriens, quand
elle ne trouvait pas à se marier sur place, allait chercher ses partenaires dans les villes de
calibre identique du voisinage et les marchands pouvaient eux, aller beaucoup plus loin,
sur le Rhin moyen et inférieur, par exemple. De même les juifs dont on ne trouyait que
quelques familles, à St-Avold, au XIXème siècle, devaient chercher leurs partenaires très
loin, pour parer au risque de consanguinité inhérent aux petits groupes repliés sur eux-
mêmes.

Par ailleurs, la mémoire des mouvernents migratoires ne semble pas s'être
perdue, ou tout au moins, les migrations laissaient longtemps des traces derrière elles. On
vit ainsi le maire Spinga retou.rner en touriste, vers 1850, dans la région d'oùr étaient venus
ses aieux, un peu avant 1700 ; ou encore un autre Naborien prendre, vers 1800 un
passeport pour la région de Laon, d'o[r étaient venus precisément plusieurs immigrants, un
siècle plus tôt. La grande migration des Lorrains durant la guerre de Trente Ans a ainsi
probablement tissé des liens familiaur et geographiques qui se sont maintenus au moins
jusqu'au Premier Empire, sinon jusqu'au second, à r,oir certains passeports.

Mais si I'on reprend I'allure générale du graphique de la nuptialité, on constate
qu'elle épousa assez fidèlement la courbe de la population de la ville, de mêrne que celle
des naissances, bien que I'on ne retrouve pas dans la nuptialité les mêmes fluctuations
périodiques d'une vingtaine d'années de la courbe de l'ér,olution des naissances.

Mais l'évolution des mariages anticipait en 1760, en 1800, en lglg d,une
quinzaine d'années l'évolution générale de la population, tandis qu'elle évoluait plus
simultanément par rapport au.x naissances que I'on constate.

t78 Cependant,ll n'y avait pas de rigidité dans le maiage-sur un seul critere, c'étaitun échange tous
azimuts, le niveau social ou le métier étaient des paramètres importants mais pas les seuls.
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Ainsi, le nornbre des rnariages augmenta assez régulièrernent jusque vers 1760,
puis se stabilisa jusqu'au Premier Empire, s'accrut à nouveau jusqu'en 1g17, puis se
réduisit assez régulièrernent jusqu'en 1890.

Aussi, les mariages expliquent-ils dans une large mesure l'évolution générale.

Une inflexion de l'évolution de la nuptialité entraînait des conséquences immédiates sur la
natalité, mais cela ne devenait sensible qu'une quinzaine d.'années plus tard sur la
population totale.

4) Evolution de Ia mortalité

Ici les données brutes observées dans les archives doivent être redressées car
elles sont entachées de plusieurs biais.

Le premier problème est celui de l'enregistrement sur les listes paroissiales et
communales de la mort des soldats en garnison ou plus encore dans les hôpitaux de
æmpagne de I'armée lorsqu'ils ont été installés à St-Avold- Il faut donc decompter ces
effectifs qui peuvent être massifs, comme le montre le graphique suivant, mais restent très
concentrés sur un petit nombre d'annéesl7e. il reste alors, la mortalité des seuls habitants.

Graphique 13 Evolution du nombre total des morts enregistrés
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t7e Sur les grandes épidémies de 1793 à 1815, voir notre article des Cahiers naboriens, op. cit.,
1994.
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Il y a ensuite un hiatus, bien visible sur le graphique, entre la période qui
precède 1725 et celle qui suit 1731. En effet, durant la période la plus ancienne, le curé
n'enregistrait pas la mort des très jeunes enfants, ce qui était d'ailleurs assez habituel. On
peut quantifier ce sous-enregistrement en observant les données, ce qui pe'net de
redresser la courbe de mortalité de ra population, avant 1725t80

Un autre problème est posé par lamise en nourrice. Dans de nombreuses villes
françaises' on constate en effet, un sold.e naturel tres positif, tout sirnplement parce que de
nombreux enfants dont la naissance était enregistrée en ville, mouraient en nourrice dans
les campagnes environnantes et n'étaient pas répertoriés sur les listes de morts d.e leurs
villes d'originels'. A st-Avold, on est dans une ville où le phénomène était atténué par
deux facteurs : la culture germanique locale, I'Allemagne étant beaucoup moins touchée
par la mise en nourrice et Ia taille de la villel8z enfin.

l8o Il faut conftonter annees avant et L 7 2 5 :
Les morts en : ITIL et l7t2 t73l 1747

Enfants 6 24% 58 70% 36 64%
Adultes t 9 76% 25 30% 20 36%
Total 25 r00% 83 t00% 56 r00%

on sait qu'en I 7l l-12, ll y avait sous-enregistrement. Par contre, en I 73 1 , année d,épidémie où lesenfants frrent fortement touchés, il y avait surmoralité des enfants. Enfirl en 1747, année demortalité particulièrement basse' la liste des morts était essentiellement constituée d,adultes parfois
cacochimes (100 ans, 84-80-76-65-2 x 60...) et subitement, en novembre et decembre, 16 enfantsfennèrent le cortège sans aucun adulte.

1's1 danS I'autrg on le voit, les adultes représentaient 35 o/o du total des morts annuels.
Donc, les 19 adultes morts de 171l'1712 représentaient 35 % du total des morts de ces deux
années' Donc, le nombre total est de : (19 x 100y35 : 54 et le coefficient multiplicateur àappliquer aux données observées pour obtenir des données < réelles > est de : 54/25:2,16.

on peut vérifier concrèternent que ce coeflicient n'est pas abusif. En effet, durant cettepériode (1700'1711), la moyenne annuelle des naissances est de 56. Donc les (54-19) enfants mortsen 1711-1712, c'est-à-dire les35/2: 17 ou 18 enfants morts par an, représentent (tg X 100y56,
soit environ 3l%o de mortalité infantile, chi{fre plutôt faible pour I'epoque, qui prouve que notïe
coefficient de2,2 n'est pas excessif.

EvidemmenÇ nous ne prétendons pits fiouver des résultats exacts mais seulernent desrésultats moins faux que ceux enregistrés par les registres paroissiaux, avant 1725.
:: cf J' Dupâquier (dir.), Histoie tte Ià poputationfraÀçaise, paris, l9gg, tor:ne 2, pp 37r-372.t82 Il est waisemblable qu'une mise en nourrice intra-urbaine nous echappe mais n,en existe pas
moins' Par ailleurs, un exemple nous est donné d'une mise en nourrice de I'extérietr à st-Avold, enla personne du général Ponceleq rnessin d'origine, rnais qui a passe son enfance à st-Avold, dansune famille nourricière. cela a dû gon{ler la mortalité locale mais de façon insignifiante car ce sontdes cas marginaux, comme le prouve la carte des nourrices choisies par l'hôpital genéral de Metz,
dont la zone de repartition des enfants abandonnés s'anêtait pour l'essentiel vers Fa:ulquemont, à l0km' dest-Avold' efÏleurantàpeine lazonegermanophone. (cf. D. Bontemps, La ntise en nrurrice
des enfants messins. I"exemple de la prét'ôré de conflans en Jarnisy, xwl-xInllènre siècle, jn
ASHAL, 1980, pp 153-172.)
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La publication récente des données démographiques par les généalogistes
permet une estimation raisonnable de cette réalité183.

Il semble bien qu'un seul village ait pris en nourrice les enfants de St-Avold. n
s'agit de Valmont, qui vivait quasiment en syrnbiose avec St-Avold ; c'était pour la ville
une qt'asi-banlieue. L'air de Valmont devait être réputé plus pur que celui des villages du
Warndt où I'hurnidité plus forte et l'encaissement du relief entretenaient des fièvres er une
m ortal i té i nfanti le effectivemen t pl us élevée.

On pouvait opposer le < gau > ou bon pays du plateau et le mauvais pays du
Warndtrsa. Ce que confirment les statistiques issues de lEtat-Civil. La mortatité des
enfants avant l0 ans était supérieure dans le Warndt à ce qu'elle était sur le plateaulss .
Les différences dans la mortalité infantile entre Warndt et plateau lorrain :

Villages période
nbre de

naissances
nombre de morts sur les

10 ans qui suivent les
naissances

Taux Localisation

Barst-
Marienthal

t  833-l  835 40 l 0 2 5 % PTATEAU

Cappel 1838-l 8zt0 72 2 l 29.2yo
Valmont 1820-1822 54 T7 3I.5 Yo

Dourd'hal 1825-1827 t1 34.4 yo WARNDT
Carling-
L'hôpital

l  825-l 826 85 J J 38,8 %

Porcelette 1826-1827 77 42.8

C'était peut-être la cause du délaissement des villages du Warndt (porcelette,
l'Hôpital' par exemple), par les habitants de la ville, alors même que leur population plutôt
pauvre (forte proportion de manoeuvres dans ces villages) aurait naturellement frouvé un
cornplément de revenu dans le < mercenariat nourricier >. par ailleurs, I'étude
démographique de Altviller, village proche de Valmont, ne montre aucun cas de ces mises
en nourrice. Le phénomène semble donc bien circonscrit et comme on peut le voir sur le
tableau suivan! numériquement insignifi an t.

r83 Y. Martaq Documenls généalogiques de Valmont, 1689-1833, 1984; Cf. Hennick et Martan,
Aln'iller, 1722-1801, documents généalogiques,1989, CGL;E. Festor, Lesfanrilles de L,Hôpital-
Carlittg, 1990; J.V. Formery, Freyming, dépouillement cles regrstres paroissiaux et cl,EraFCi.t,il,
1683-183 I ,  sd.
r84 ll est très waisemblable que le Warndt ait été marecageu.:r, depuis la préhistoire jusqu'au début
du XXème siècle. Cette humidité n'est devenue inapparente que depuis une trentaine d,années et
I'affaissetnent de la nappe phréatique. Mais jusque dans les années 60, des marécages étaient
visibles dans cefiains cantons (zang, Kesselbuhl) de la forêt de St-Avold.r85 AD Mosellg Etat-Civil des villages concernés.
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De St-Avold

il6

Nombre d'enfants morts en nourrice, à Valmont ls6

Avant la Révolution, il s'agissait des enfants de quelques notables locaux. Le
premier mortl8T' en 1760, fut significativement un enfant du procureur du roi à St-Avold,
l'avocat N' P' Gerardy' puis on trouva des tanneurs, marchands, propriétaires et officiers.
Les parents pouvaient aussi être socialement plus modestes, il s'agissait alors de personnes
d'origine française qui importaient un usage étranger, de même que les élites copiaient
localement cet usage françaisl88. La recrudescence du phénomène sous la Révolution le
montre bien car c'est une époque de passage de troupes qui apportèrent dans leur sillage
toutes sortes de vivandiers, marchand de vin, souvent des francophones de la région
messine, qui importaient leurs usages, à St-Avold. Mais ce ne fut qu,un feu de paille,
I'habitude de la mise en nourrice se perdit en France même avant qu,elle n,ait waiment
pris à St-Avold.

La mise en nourrice n'a pas de conséquences statistiquement palpables pour
St.Avoldr8e.

Notre courbe de mortalité est donc fiable, sans autre rectification (graphique
14,page suivante).

Que montre-t-elle ?

Tout d'abord on observe ici encore une grande variation d.'une année sur
I'autre, du nombre des morts. Les diflerences inter-annuelles étaient plus fortes sur la
mortalité que sur la natalité (comparaison des graphiques 5 et 14). En effe! d,une année à
I'autre, les naissances variaient le plus souvent de 10-15 unités, tandis que le nombre de
morts pouvait varier d'une trentaine d'unités frequemmen! assez rarement moins et
souvent beaucoup plus.

186 Source : Y. Martan, op. cit., 19g4.
r87 un seul enfant vient de l'hôpital des enfants trouvés de Metz, en 1744.r88 D' Hemmert (op. cit., 1980, pp lg-20), note la même marginalité à Bitche, de la mise en
nourrice, qui ne concernait que les notables et les officiers. En conséquence, cette catégorie sociale
avait une exceptionnelle fecondité, car les feuunes de ces couples n'allaitaient pas leurs enfants, et
donc étaient fecondes plus rapidement après chaque accouchement.r8e 

si I'on admet que les enfants morts représentent [e tiers de l'effectif mis en nourrice, cela
signifie qu'il y aurait eu une cinquantaine d'enfants concernés sur un petit siècle soit environ un tous
les deux ans.
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Graphique 14 Evolution de la mortalité civile redressée

Il y avait donc en quelque sorte une concentration de la mortalité sur certaines
années. Et cette réalité est encore plus nette quand on examine les années d.e forte
mortalité. Le graphique suivant présente deux cas, mais on pounait en prendre d,autres.

Graphique 15 Deux cas de mortalité épidémique au xvlrrème siecle
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On peut voir sur ce graphique que la mortalité des années les plus
< meurtrières > y était encore concentrée sur un faible nombre de mois qui pouvaient être
répartis sur deux années consécutives. Par conséquent, notre gaphique (n"14), bien que
déjà expressif atténue certaines épidémies, les amortit parfois sur deux années.
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Ce sont donc incontestablernent des mécanismes < épidérniques > qui sont à
I'origine de la plupart des décès. Plus exactement, la rnort provient le plus souvent
d'agents infectieux actifs en différentes saisons. L'hiver engendre des rnaladies du système
respiratoire, tandis que l'été est propice aux affections digestives. Mêrne durant les années
et les mois les plus calmes, la variation des données mensuelles va de 0-2 à 6-7 morts par
mois (exemples de 1752-53).

Graphique 16 Une épidémie de qirelques mois affectant deux années consécutives
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Pourtant, sur le long tenne, la mort semble s'être diversif,rée

individualisée, comme le mariage. Mise à part la brusque flambée du typhus de

18l3-février 1814, les épidémies se firent plus d.iscrètes, au XD(ème siècle.

et s'être

novembre

Périodes plus faible mortalité plus forte mortalité coefficient
693-t725 6 3 Z

731-1763 28 124 4.4
764-1796 58 t2l 2 .1
797-1829 47 226 4.8
830-1862 59 149 2.5
863- I 895 50 138 2-8

Même le choléra, après 1830 ne suffit pas à ramener des épidémies
catastrophiques comme celles des siècles précédents. Les vibrions qui accompagnaient les
passages de troupes, comme les autres perdurèrent tout en perdant de leur virulence. Il y a
à St-Avold trois exemples précis de ces pathologies liées aux passages de troupes, en 1793-
96, en 1813-1814 et en I 87a-71. Le sens de ces épidémies est très variablerm.

reO Cf D. Schneider, Les épidémie.ç de IZg3 à lgl4, à Sr-Avold, in
renvoyons à cet article pour une analyse en détail des évènements. de
des deux périodes d'épidémies de la Révolution et de I'Empire.

CN 1994, pp 5l-86. Nous
l'étude statistique et sociale
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Durant les guerres révolutionnaires, les troupes de passage furent sujettes aux
mêmes pathologies que la population citad,ine dont le taux de mortalité était déjà élevé
avant qu'on ne vit apparaître le premier uniforme. D'autre part, les soldats qui mouraient à
St-Avold' le faisaient dans un hôpital militaire qui réussissait à circonscrire la rnaladie
entre ses murs' En fin de compte, en regardant la propagation de la mortalité on pounait
plutôt avoir l'impression que c'est la population civile qui avait contaminé les soldats. à
l' époque révolutionnaire.

En 1813, par contre, ce fut exactement et certainement le contraire. Sur toute
la route du repli de la grande armée, après la défaite deLeipzig,les troupes et les hôpitaux
militaires propagèrent le typhus d'étapes en étapes. A St-Avold, on put voir les troupes
refluer à partir du 10 novembre 1813, tous les morts enregistrés alors à l'Etat-Civil furent
des militaires puis t'épidémie se propagea ùlapopulation civile, à partir du22 novembre

environ et se poursuivit, au ralenti, jusqu'à deux mois après que I'armée soit passée. Le
trou démographique créé à St-Avold par le typhus fut de I'ordre de 9 Vo de la population de
la ville, à une époque où I'excédent naturel résorbait ce déficit en quelques annéeslel .

En 1870, au moment de I'entrée en guerre, la mortalité mensuelle moyenne des
cinq années précédentes avait été de 7. Dès le mois de septembre, I'effet de la
concentration des troupes se remarqua dans I'Etat-Civil, cet effet se rnaintint jusqu'en juin

1871. Les deux pointes épidérniques correspondirent à de nombreux passages

vraisemblables de troupes : en septembre, les Prussiens et les prisonniers français, en mars
l87l,le reflux probable des troupes prussiennes après la signature des préliminaires de
paix.

D'autre part, si I'on observe les tranches d'âges concernées, on
les enfants furent plus atteints que les plus de 20 ans, et que les plus de
finalement moins touchés le2 .

ce sont les enfants qui ont été les principales victimes de
microbienne qui avait accompagné les déplacements de troupes.

peut voir que

50 ans furent

la circulation

rer Entre 1803 et 1812, l'excédent naturel annuel moyen était de 15 et sous la Restauration, il
trpla(47 entre 1817 et 1826).
te2 Dans [e volurne de I'EncyclopétJie lllusrrée Lorraine consacré àr La médecine en Lorraine (dir.
G' Grignon, Nancy-Metz, 1993) les auteurs rapprochent la mort des deux maires de Metz et
Strasbourg, durant les évènements comme < emportés par le désespoir de la défaite >. A St-Avold,
il y a aussi quelques vieillards qui accornpagnent les évènements, cependant ce ne sont que des cas
d'espèces sans signification statistique. En effe! les plus de 50 ans meurent bien plus avant la
guerre que pendant : 47,5 o/o des morts entre janvier et juillet 70,33,3 %o des morts entre août et
décembre 1870,27 puis 24 % des rnorts en janvier-juin et juillet-décembre lg7l.
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Graphique l7 La mortal i té mensuelle en lg70-lg7l
(Evolution du nonbre total mensuel des rnorts et en pointillés,
évolution du nombre mensuel des morts de moins dè ZO ans.
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D'une manière générale, les enfants furent pratiquement toujours massivement
concernés par la mortalité, que ce soit lors des bonnes années ou lors des mauvaisestrr.

Au XVIIIème siècle, quand lors d'une épidémie, la proportion des enfants était
très très élevée, on peut supposer qu'il s'agissait de la variole, qui sévit en Lorraine, tout
particulièrement en 1711,1723 et 1759-60. A ces dates précises, il n'y eut pas d,épidémie
à St-Avold, ce qui fut peut-être dû à la faiblesse des echanges au travers de la frontière
linguistique.

Encore en 1832 et 1866, il ne semble pas que St-Avold ait souffert du choléra
alors qu'il sévissait à Metz ou en Meurthe et Mosellelea. Cependant, ces épidémies ont
sans doute touché la ville mais à des dates differentes. Ainsi, en 1735, 1746 et 1754,la
variole pourrait bien être en cause.

re-] Un exemple de I'importance de la mortalité infantile dans les élites nous est donné par [e ftère
du procureur dont on sait justonent qu'il mit certains de ses enfants en nourrice à Valmont. Louis
Hyacinthe Gerardy, avocat comme son frère devint maire de St-Avold de 1775 à 1790. Il épousa la
fille d'un officier des eaux et forêts lorraines en juin 1742. Safemme mit au rnonde l3 enfants entre
juillet 43 et juin 59. 4 moururent avant I an, 3 autour de 2 ans et d.eux auFes autour de 5 ans, 4
seulernent atteinrent l'âge adulte.
le4 N. Altrnayet (Sur la culture et la malatlie cle la pomme de terre, MAM., lg46-47,p 392), dans
les Mémoires de I'Acadérnie de Metz aflirme qu'en 1832, il n'y eut aucun rnort à St.Avold, sauf
deux personnes venues de Metz et il rappelle un cornmentaire de l'époque qui prédisait que les
terrains gréseux ne seraient pas atteints par la rnaladie. A I'automne 1853, selon une délibération du
conseil municipal du 27 septembre 1858, le choléra aurait fait des ravages < dans les quartiers
malsains >. Mais I'année 1853 est précisérnent une année de faible -ortaite (96) entre deux
tnaxirna : 149 ( en | 852) et 130 en 1854. ll s'agit probablernent d'une effeur car c'est I'automne 52
qui voit une épidénrie (53 morts en trois mois), ce qui porte la mortalité annuelle à 149.
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Graphique l8 Trois exemples d'épidémies de variole (?)
rmbrc dc rictimes par trunches tl,âces)

Mais durant les années de faible mortalité, le tableau ne changeait pas
beaucoup comme le montre le graphique suivant (mortalité annuelle faible et rnême très
faible :de 30 à 87 morts par an). Lapartde la petite enfance était toujours imponanre, en
1770-72,81 morts sur 211 avaient moins de 3 ans, 98 avaient moins de 6 ans, Ia moitié
devait avoir moins de 9 ans. Cela n'empêchait évidemment pas qu'il y eût des morts de g0.
84, 85, 90,92 ou 95 ans.

de victimes Dar tranches

Le parcours existentiel de toute la période qui a precédé les sulfamides et les
antibiotiques (avant 1910-1950) était le suivant :

_____;;r
1746 (3nrois)

" 1754-55 (Smois)

Graphique l9 La mortalité sur sept années << normales >r
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-Une très forte sélection naturelle s'exerçait sur les jeunes enfants, avant l,âge
de 12 ans. A cet âge ne survivaient qu'environ 50-60 o/o de ceux qui étaient nés.

-De 12 à 25 ans, la mortalité était très faible, plutôt liée à des causes
mécaniques et accidentelles.

-Après 25 ans, la mortalité croissait à nouveau grad.uellernent et emportait
jusqu'à 70-80 % des survivants du jeune âge, avant 60-65 ans et tout particulièrement chez
les hommes. Les femmes étaient protégees autant par leur mode de vie plus sédentaire,
leurs moeurs et leurs < activités professionnelles > plus paisibles, que par leurs hormones

specifiques, tant qu'elles étaient fécondes.

-Entre 60 et 70 ans, la quasi totalité des cohortes concernées avait
Mais quelques individus, plus de femmes que d'hommes mais aussi quelques
pouvaient atteindre 80-90 ans, voire 100 ans et plus.

Recoupons les évolutions générales de nos difFerents paramètres, population
totale, natalité, nuptialité et mortalité.

Les périodes dessinées par chaque variable sont différentes. On peut tout de
même retrouver une certaine antériorité des mariages dont l'évolution se répercutait sur les
naissances qui à leur tour <engendraient> des morts...sauf en 1890 (et dans une certaine
mesure en 1685) où c'est une immigration allemande brutale qui entraîna la nuptialité et
les autres données.

trépassé.

hommes

Tableau comparé des périodes

Evolution générale Nuptialité Natalité Mortalité
1685-1734 : augmentation générale I 685-1 760 1685-173s t690-1750

1734-1779 : stabilisation 1760-1810 I 735-l 805 1750-1870
1779-1815: stagration

I 815- I 833 : reprise nette I  810-1 820 I 805-1 820
1820-1850 :

stabil
1833-1890 : déclin lent 1820-1890 1850-1890 1870-1890
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Gr.2O Les tendances de longue durée, à St-Avold res

(Nornbres moyens de naissances, mariages et décès par an.)
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C'est l'évolution du solde naturel de la populationre6 qui peut faire avancer
I'analyse, d'autant que sa confrontation avec l'évolution globale de la population
permetfra d'évaluer le solde migratoire de la ville, donnee ptus fondamentale pour
envisager le devenir de stAvold dans son environnement économique.

re5 Les trois courbes sont des moyennes mobiles de 20 annees, qui éliminent les fluctuations de
court terme.
re6 Ce sold-e est obtenu en retranchant la rnortalité annuelle de la natalité annuelle. n montre quand
la population augtnente, année après année, ou diminue, par son simple mouvement naturel.

j
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III LE MOUVEMENT MIGRATOIRE.
LES RAPPORTS DE LA VILLE AVEC SON ENVIROI\I\EMEI\T

En retranchant la rnortalité de la natalité, année après année, on obtient une

première courbe qui permet de distinguer des phases de croissance théorique (ou de

stagnation) de la ville, à peu près indépendamment de son environnemen! c'est-à-dire sans

tenir compte du solde migratoire que l'on pourra seulement obtenir par déduction, dans un

deuxième temps.

1) Evaluation du solde migratoire

Graphique 21 Evolution du solde naturel annuel

On constate sur ce graphique les phases suivantes :

1 De 1693 à l725,la croissance naturelle est très forte et les <<mauvaises

années > quasiment absentes. La ville ne pouvait que croître et même rapidement, et même

sans immigration. C'est la phase de restauration de la ville après tous les événements du

XVIIème siècle.

2 De 1730 à 1765, les épidémies réapparaissent mais les bonnes années sont

très nombreuses et I'excédent moyen reste très élevé. La croissance de la ville se poursuit

sur sa lancée, quoiqu'atténuée.
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3 De 1765 à 1815, les déficits annuels sont encore rares mais importants,
annulant chaque fois plusieurs années excédentaires et les années excédentaires ont
souvent des soldes faibles. L'un dans I'autre, la croissance naturelle est très affaiblie.

4 De 1815 à 1840, une nouvelle < restauration > démographique se constate :
comme durant la première phase, les excédents annuels sont forts et de plus, il n,y a pas de
< mauvaises années >. Cela correspond à une nouvelle étape de croissance démographique
de la vi l le.

5 De 1840 à 1890, les excédents annuels s'estompent jusqu'à disparaître et
quelques défrcits finissent de les absorber. Il n'y a plus de croissance naturelle de la ville
durant cette période et même une d.écroissance naturelle, après 1g50.

6 Demière phase,la fin du siècle voit un renouveau de la croissance naturelle,
vers 1895 'lié au réinvestissement de la ville par le Reich dès les années 80, la reprise de la
natalité succède au retour à un solde migratoire très positif l5 ans avant.

Si I'on rapproche les excédents naturels cumulésle7 issus des registres
paroissiaux et de l'Etat-Civil, d'une part et d'autre part ta population telle qu'on l,a
reconstituée indépendamment de l'Etat-Civil, donc par une seconde source (les feux et les
recensements), le résultat permet de voir la différence entre l'évolution d'une population
théorique, résultant de sa propre croissance naturelle cumulée ajoutée à la première valeur
de la population reelle connue (1707) et l'évolution de cette population d,'après la seconde
source.

Cette différence rend compte du solde migratoire qui affecte la ville. Le
graphique suivant permet donc de visualiser les phases du bilan migratoire de la ville,
positif ou négatif.

te7 On ajoute année après année, en somme algébrique, les excédents et les déficits.
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Graphique 22 Evaluation graphique du solde migratoire
(Population théorique: population réelle + solde naturèl curnulé.)

j I Populaon rdle

j a Populdion rhærique

l r  I

Il faut se méfier des apparences en analysant ce graphique : la position
respective des deux courbes n'est qu'un résultat d'une accumulation historique de plus en
plus complexe, à mesure qu'on s'éloigne de l'origine commune (1707) des deux séries. La
population théorique de la ville est de plus en plus fausse par rapport à la réalité, à mesure
que I'on s'éloigne de 1707, dans un sens ou dans l'autre. Ce qu'il faut comparer ce sont les
pentes des deux séries, tronçon par tronçon.

On observe alors une succession de cinq grandes phases, très inégales :
la première, entre l7A7 et 1734, à cette époque, la croissance de la population

est supérieure ou égale à sa croissance naturelle, l'immigration I'emporte donc à
l'évidence et assez fortement sur l'émigration qui existe cependant aussi, il ne faut pas
l'oublier.

Durant la seconde phase qui commence dès les années 30 du XWIIème siècle,
(1734-1810) la pente de la courbe de la population totale est bien inférieure à celle de la
croissance natwelle. Cela signifie que la croissance totale de la ville est maintenant
inférieure à sa croissance naturelle. L'émigration I'emporte donc désormais sur
l'immigration. Cela résulte du mouvement relatif des deux facteurs dont nous constatons
seulement la résultante, I'immigration s'est probablement ralentie, du moins en valeur
relative, en même temps que l'émigration se renforçait. Globalement, cette periode dure
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jusqu'en 1815' mêrne si durant de plus courts laps de temps, entre 1750 et 1760 ou entre
1774 et 1780, la croissance a pu s'accélérer.

La troisièrne phase (1s10-1s2s) correspond pratiquement à la Restauration
politique qui a suivi la Révolution. Durant cette époque, les deux courbes sont parallèles,
ce qui veut dire que 1'émigration et l'immigration se compensent mutuellement.

La 4ème phase (1S28-1890) révèle le vieillissement de la ville et pro6ablement
même du canton, l'immigration diminue, l'émigration augmente et la croissance naturelle
s'affaiblit graduellement et même disparaît, après 1850. on aboutit à une < stagnation
naturelle > et à une (( décroissance migratoire > conjuguées, donc à une diminution de la
population de la ville.

Enf,tn, à partir de 1885-1 890, les deux courbes reprennent leur croissance, avec
un décalage de l5 ans. Ici, l'immigration allemande s'ajoute à la fin de l'émigration locale
vers Paris et au fait qu'elle n'est probablement pas encore relayee par une érnigration vers
les grandes villes allemandes, ce qui se serait waisemblablement produit si la région était
restée allemande au delà de I 918.

On refouve ainsi, entre 1700 et 1890, une alternance entre de courtes phases
de dynamisme de la ville et de longues phases plus dépressives, ce qui était semble-t-il
déjà le cas avant 1700.

Les hypothèses auxquelles nous avons
quelques autres séries de données, très inégales

directions des flux migratoires.

Dans la première phase qui caractérisait le début du XVIIIème siècle et dont
I'aboutissernent fut le remodelage de la ville, on peut distinguer trois périodes :

On enregistre à partir de 1685 des soldes naturels très positifs, surtout par
hausse brutale de la natalité.

Solde naturel annuel -ovenm
1646-1685 environ 1l
1693-t703 environ 25

abouti peuvent être confrontées à

mais qui nous renseignent sur les

le8 il y a une lacune dans I'information entre 16g5 et 1693, en ce qui concerne la mortalité.



128

Le plus probable est que l'on assista dès 1685 à une augmentation de
l'immigration et à une dirninution de l'émigration dont on a pu montrer dans notre chapitre
préliminaire qu'elle a été continuelle durant le XVIIème siècle et même très fréquente les
siècles précflents. C'est seulement au cours de petites phases très isolées que I,émigration
diminuait fortement. Il est possible que cela ait été le cas avant l7l0 et après 1724. Mais
nos informations sont assez déficientes sur cette époque.

Par contre, de 1707 à1724,nos deux courbes (graphique 22) sontsuperposées,
la croissance réelle de la ville n'était donc pas supérieure à sa croissance naturelle,
autrement dit' l'émigration compensait l'immigration que l'on sait assez importante. Cela
montre que même en forte croissance, une petite ville pouvait nourrir une émigration
substantielle. Quelle est la signification de cette érnigration ?

En général, on partait d'une ville pour aller vers une autre ville. pourquoi ?
Soit on se mariait ailleurs car la règle était de se marier dans la même couche sociale et on
n'avaif trouvé de partenaire < à sa hauteur >> qu'à I'extérieur ; soit, on partait faire un
apprentissage ailleurs et on pouvait s'y fixer, soit poussé par la misère, on allait de ville en
ville jusqu'à < faire son trou > quelque part, en profitant d'une conjoncfure porteuse. Dans
toute cette première phase, à St-Avold, l'émigration ne pouvait être que le fait des plus
riches qui s'en allaient par le mariage ou par les affaires. Les autres bénéficiaient sur place
d'une conjoncture porteuse. La croissance démographique et I'immigration remodelèrent
le visage social de la ville . les plus anciens habitants propriétaires des lieux profitèrent de
la hausse des prix fonciers liee à la pression exercée par les immigrants et les jeunes
ménages, et, ainsi enrichis, s'en allèrent tenter leur chance vers des horizons plus vastes.

En réalité, en 1707, quand notre observation peut commencer, la ville était
déjà en forte croissance depuis 1685, soit 22 ans, une génération, autrement dit, les
premiers bénéficiaires économiques de la reconstruction en étaient déjà à capitaliser les
fruits de leur antériorité dans le lieu et pouvaient donc commencer à émigrer.

En fin de compte, de 1685 à 1705 environ, I'immigration a regonflé la ville en
plus de la croissance naturelle, puis, jusqu'en 7724, l'émigration a compensé
I'immigration.

De 1724 à 1734, par contre, l'immigration a été très forte, nettement plus forte
que l'émigration, c'est pourquoi, nos deux courbes divergent. D'où venait cette
immigration ? Les mariages et les entrées dont il reste parfois une trace sur les registres de
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délibérations ou sur les rôles de contribuablestno donnent quelques indications. Les lieux
mentionnés pour les entrées et sorties étaient toujours des villages et des bourgs des
environs.

Mais ces traces sont irnprécises et surtout rares. D'une part, les entrants étaient
souvent de jeunes ménages tandis que les sortants étaient des veuves qui partaient se
remarier ailleurs ou les ménages d'entrants quelques années plus tard, repartant avec leurs
enfants.

D'une manière générale, la ville dont le calibre était très modeste, s'insérait au
bas d'un flux qui allait des campagnes vers les grandes villes, les ménages d'entrants
représentaient donc probablement moins de personnes que les ménages de sortants mais ils
avaient une fécondité potentiel le supérieure.

Quoiqu'il en soit, ces flux sont toujours restés de faible intensité et I'on ne peut donc rien
en déduire de clair quant à la conjoncture qui les guidait, d'autant qu'on ne dispose pas de
donnees complètes, comme le montre le tableau suivant :

Dates Nouveaux entrants sortis solde
I 709'uu I

l 7 l 0 5

721 6 J 1J

722 0 TJ

723 Â
T 6 1

I J J 2 5

734 o 0 +6
735 5 J +2
741 2 6 -4
742 J

753 2 4 a

754 2 2 0
755 1 0 J

756 J 4 I
757 9
7s8 1 3 J + 1 0

1773-80 8 ? o

1783 1
1784 0 ,)

Dans ces conditions, on peut

deux premiers mouvements d'émigration

qui n'ont d'ailleurs jamais été évoqués

penser que la ville n'a pas du tout participé aux

vers le Banat de Temesvar (1718-24, 1752-54)

dans les archives locales, à la différence du

'e' Dans les rôles de [a subvention, on distinguait les << nouveaux entrants > qui étaient exempts
durant une année. tl faut dire qu'en principe ils avaient dû payer un droit d'enfrée, mais cet impôt
est longtemps resté très faible. Parfois on mentionnait aussi les sortants, pour justifier leur sortie du
rôle. Malheureusement, ces infonnations sont lacunaires du fait de la variation de la présentation
des rôles.
200 AMSA, Délibérations, 1708, rôles de subvention pour les autres données, les comptes de la
vi l le pour 1781, 84 et 85.
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troisième, celui de 1770. Et même dans ce dernier cas, l'émigration lorraine a été

probablernent plus rurale qu'urbaine. C'est ce que suggère une remarque de la chambre de

police, du 22 octobre 1770 quand, pour justifier le marasme économique du moment, on

invoqua les dettes laissees par les particuliers des villages voisins partis pour la Hongrie,

comme si le mouvement n'avait pas concerné Ia ville. De fait, à St.Avold même, cinq

rnénages seulement (10 personnes), ont émigré vers le Banat I'année 14 soit 0,37 o/o de la

population et le premier cadastre, en 1791 montre une seule cote d'émigré vers la

Hongrie2ol.

L'émigration lorraine de cette époque se dirigeait vers des campagnes vides, ce

qui attirait avant tout les candidats au métier de fermier, non les citadins, plus artisans

qu'agriculteurs, et dont l'émigration se dirigeait plutôt vers les villes2O2.

Pour ce qui concerne les mariages, les partenaires venus de l'extérieur

pouvaient provenir soit du lointain et des villes, soit des villages proches.

Gr.23 La proportion des mariés immigrés dans le total du nombre des mariés 203

- % nrdèe hmigr.

16 n... d.s vill.g.s !m6cs

% m.r  lô in i . i r r . t  t rô .hs

On a déjà vu précédemment que les mariés immigrés venus de loin ont joué un

rôle important au début de la période, tandis que les campagnes environnantes étaient

encore vides. C'est ensuite que les villages proches foumirent à la ville de plus en plus de

nouveaux mariés. Mais l'un dans I'autre, les nouveaux mariés immigrés n'ont pas dépassé

l5 % du total des mariés au début du siècle.

20t AMSA, délibérations municipales, 4 pluviose An III. Sur Ia matrice de 1791, un François
Sartor a conservé à St-Avold ce qui est probablernent un reliquat de ses propriétés vendues : une
seule parcelle de terre de faibte valeur, elle représente 1/30.000èrne de la valeur des terres du ban
rural de la ville, 1/40.000èrne de la valeur foncière totale.
202 Au XIXème siècle, ce ne sera plus le cas pour l'Amériquq oir de grandes villes existaient déjà.203 Source Y. Martan, op. cit., 1985.
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Durant la deuxièine phase, qui s'étala sur un petit siècle, globalement la
population stagna, alors que la croissance naturelle se poursuivait, même si elle était

atténuée parfois. Aussi, c'est le solde migratoire qui justifia la stagnation globale. Il devait

être souvent légèrement négatif. C'est que la ville n'avait aucun dynamisme économique

ni administratif, aussi, la population qui avait vocation à s'installer à St-Avold, se laissait
gagner par d'autres horizons : I'Alsace, les villes plus importantes et plus lointaines, le

Banat avant la crimée et la Galicie puis I'Amérique, Nord ou Sud pour finir.

Cependant, tous ces mouvements, surtout au XVIIIème siecle, sont restés assez

faibles.

Par contre, dans le courant du XIXème siècle, l'immigration enregistrée

semble s'être renforcée.

G ue24: Les im nts, à St-A au XD(ème siècle2oa

Mais on peut se demander si les chiffres collationnés sont significatifs de la
réalité. Les familles qui accompagnaient les immigrants étaient notamment diversement
prises en compte. Aussi,l'augmentation chronologique fut-elle peut-être un simple effet de
la precision croissante de I'enregistrement. Mais il faut ajouter que I'augmentation se situe
à l'époque de la première activation du mouvement économique français, sous la
Monarchie de Juillet. Les campagnes, vers 1830 chargées en hommes par la croissance
démographique rapide de la période de la Restauration cherchaient des exutoires. On
assista donc à un grand déménagement des populations, même St-Avold en profita, mais
pas longtemps, du fait du dynamisme limité de la ville. Dès 1835, I'immigration urbaine
diminua.
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2u AMSA, détibérations municipales, 1797- l g06 et articles 564-565
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Cela concerna finalement assez peu de monde . 35 personnes au maximum du
rnouvelnent, en 1 836, soit 1,04 yo de la population de la ville, 3 vo sur 10 ans.

' 
L'immigration étrangère resta aussi très faible pour une ville située à 5 km de

la frontière et alors que des régions germaniques pénétraient progressivement en France

des Luxembourgeois, des Allemands et des Juifs205.

Un Etat nominatif des étrangers'ou résidants à St-Avold le l0 mai 1g25,

montre la présence en ville de seulement 61 personnes de plus de 2l ans n'ayant pas la
nationalité française, pour environ 1830 habitants des mêmes tranches d'âges, soit moins

de 3,3 oÂ de la population totale20t. Et une partie de ces imrnigrés était arnvée avant la

Révolution. Les demandes de naturalisation enregistrées à la préfecture, à Metz

corroborent cette faiblesse numérique'ot . La grande majorité de ceux qui obtenaient la

nationalité française, pour le département de la Moselle, entre 1814 et tg30 était

constituée par des Luxembourgeois, mais si l'on prend trois villes de Moselle germanique,

on peut constater la faiblesse numérique du mouvement et c'est à St-Avold que résidait le

moins grand nombre d'impétrants.

On peut donc considérer l'immigration comme très faible à St-Avold. tout

particulièrement au XIXème siecle.

L'émisration à partir de St-Avold et de la region prit, elle, à la même époque,
deux directions nettes :Paris et l'Amérique.

1) L'Amérique : Dès 1817, dans un contexte de difficultés climatiques et de
pénurie alimentaire frappant des populations à fort solde naturel, toutes les régions
germaniques rhénanes2Oe furent atteintes par I'attraction du nouveau continent. Mais, si les

205 En Moselle, les registres de naturalisation (AD Moselle) nous permettent d'observer une
immigration importante de Luxembourgeois et I'on sait par ailleurs que de nombreux artisans
allemands émigrerent vers Paris, vers Nancy, les Juifs poursuivant quant à eux une migtation d,est
en ouest de longue durée.
206 AD Moselle, série O St-Avold 2/5.
207 En 1806, tl y a 1439 personnes de plus de 21 ens pour 1228 de moins. En 1g25, it y a 1,27 fois
plus de population, ce qui doit donner environ 1827 naboriens de plus de 2l ans. Enfur, il y a
vraisemblablement moins d'enfants chez les immigrés que dans la population totale. Le pourcentage
total des étrangers est donc sans doute inférieur à3 o/o.
208 AD Mosel le,213 M l .
20e Suisse, Alsace, Sarre et Palatinaq Lorraine gennanique infiniment plus que Lorraine romane.

Résidence des postulants Forbach Sarreguemines St-Avold
t8r4-182s 6 4 1

J



crrconstances peuvent expliquer

accidentels, des entraînements

133

I'amorce du mouvernent, ensuite, ce

de proximité qui expliquent les

sont des facteurs

fortes differences

d'émigration, de commune à commune, dans des contextes semblabres.

(Emigration du secteur de St-Avold confrontée à celle des autres villes germaniques et
de quelques villes francophones.)

2r0 fichier de 7458 noms rassernblés par M.J. March al, Emigration mosellane vers les Eturs-Unis
au XIXème siècle (AD Moselle). Il s'agit des héritiers absents, sur presque tout le siècle et tout le
départernent de la Moselle et non de la totalité de I'ernigration vers I'Amérique.
2rl A St-Avol4 en utilisant les différents fichiers rassernblés par Marchal (ibidem), on rouve
environ 130 érnigrants. Les héritiers absents représentent donc probablement de 50 à 70 o/o des
émigrants, en général.

Communes Nombre de
mentions

Population
moyenne

Taux d'émigration
(0/00)

Altviller 24 335 7t.6
Maxstadt 3 5 492 7t-r
Dourd'hal l 5 276 54.3

Vahl-Ebersine t 7 466 36.5
Farebersviller l 5 560 26.8

Macheren t7 637 26.7
Lachambre t3 498 26.1
Frevbouse 9 4 1 8 2 t . 5
Valmont I 574 t .7

Total nlateau (rural) 146 4256 34J
Lonseville 80 1842 43,4
Merlebach 27 728 37.1

Carline-L'Hôpital 40 t5 13 26.4
Frerrmins l 6 6 1 0 26.2

Ham-sous-Varsbere t5 787 t9
Hombours 30 1936 15.5
Guertine 4 412 v - t

Diesen-Porcelette 8 t t42 -
Varsbers 2 508 3.9

Total Warndt (rural et minier) 222 947E 23,4
Saint-Avold"' I J 3380 21.6

Forbach 93 5671 t6 .4
Faulouemont t2 I  190 t0. I

Sarrezuemines 50 5800 8.6
Total villes germanophones 22E t6.041 t4,2

Soleare 6 472 12.7
Viviers J 241 12.4
Marsal 4 89r 4.5

Vic-sur-Seille 9 2384 3.8
Delme 2 664 J

Dieuze l 0 3439 2.9
Ars-sur-Moselle 6 3300 1.8

Metz 59 50.940 1,2
Total villes francophones (4 villes) E4 60.063 1.4
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C'est pourquoi, les moyennes globales sont plus significatives que les taux
communaux surtout dans les campagnes.

Cependant, I'un dans I'autre, on peut constater une logique sociale et
géographique dans cette érnigration.

Ce sont les communes les plus agricoles du secteur de St-Avold2l2 celles du
plateau céréalier lonain, qui émigrèrent le plus vers I'Amérique. Dans le Warndt, la
pauvreté traditionnelle du sol, récemment défriché du reste, fut corrigée au milieu du
XD(ème siècle par le dérnarrage de plusieurs mines de charbon qui transformèrent
plusieurs communes en petits bourgs ouvriers à croissance rapide, un peu comme dans le
Pas de Calais à même époque. Cette petite région retenait donc mieux sa population. Mais
les nombreux déracinés présents dans le Warndt n'hésitaient pas, parfois, à aller tenter leur
chance ailleurs. on peut donc trouver dans les listes, des ouwiers, des mineurs même, qui
auraient certainement pu trouver du travail sur place ou dans la région du fer toute proche
et qui émigrèrent tout de même. Les taux d'émigration furent donc élevés, quoique souvent
plus faibles que sur le plateau resté rural.

Les d-ifférences que I'on peut constater entre les villes reflètent leur
dynamisme. La plus affectée était la plus en perte de vitesse, St-Avold. La moins affectée
était une sous-préfecture, Sarreguemines, dont le développement était assez d.iversifié, un
peu de manufactures, un peu de fonction publique et un peu de services marchands2t3.
Forbach quant à elle, était une ville de la route puis de la gare douanière donc d,e la
frontière, une ville de mines de charbon et d'immigration ouvrière enfin. Ici, à l,inverse de
St-Avold' le taux d'émigration reflétait le fort dynamisme de la ville, notamment celui des
agents des compagnies de navigation installés en ville pour la prospection des populations

all ernandes e'l4ussi_lscales.

Mais surtout, on peut constater que les communes urbaines francophones

émigrèrent 9 fois moins que les communes urbaines germaniques. Dans les communes
francophones, l'émigration vers I'Amérique resta très faible et de surcroît elle devint
insignifiante, à mesure qu'on s'éloignait de la frontière linguistique2lo.

:'.'- La région de St-Avold était entièrement germanophone mais proche de la frontière linguistique.2t3 Sarreguemines bénéficiait aussi d'un certain éloignement des grandes vitles : une frontière la
séparait de Sanebruck et 70-80 km des trois grandes villes du Nord-Est de la France, Metz, Nancy
et.Strasbowg. cela a pu contribuer longtemps à conserver la population sur place.2t4 Dans le tableau ci{essus n'"pp-uirr"ot que des cornmunes où l'on a constaté une ânigration
vers I'Amérique. Cependant, sur la totalité du fichier la plupart des comrnunes mentionnées sont
germanophones, tandis que les comrnunes francophones, dans leur grande majorité n'apparaissent
pas du tout. Ce qui renforce donc nos conclusions.
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Cette émigration à partir de St-Avold vers l'Arnérique215 touchait à la même
époque toutes les régions germaniques des environs.

Au XVIIIème siècle, comme au XIXèrne, c'est la misère qui déclencha et
orienta les mouvements rnigratoires, tout en perdant de son exclusivité, au moins à partir
du Second Empire. Le grand départ de 1770 vers le Banat, puis le remue-ménage de
l'époque révolutionnaire se déroulèrent lors d'années de disettesttu. par la suite, ce sont
Ies crises de 1817, de 1829-32 et 1846-48 qui réamorcèrent la pompe émigratoire2lT . En
1817, en Alsace, la plupart des départs furent constitués de journaliers agricoles. En
Lorraine depuis les campagnes, on voyait partir encore essentiellement des journaliers et
des artisans comme au XwIIème siècle. L'échantillon des émigrés pris à la frontière ou
lors de transactions imrnobilières entre 1752 et 1770 montre la prédominance massive
parmi eux des métiers les plus modestes, manoeuvres, vignerons, pâtres, tisserands (54 à
77 oÂ du total) et I'insignifiance du nombre des laboureurstt*.

Sous le Second Empire, cependant, la diversification de l'émigration fut
extrême' surtout parmi les émigrants urbains. Sur 5 bourgs et petites villes de Lorraine
germanique, on rencontrait 41 métiers ou Etats mentionnés pow 121 passeports demandés
entre 1852 et 1869. Il n'y avait plus parmi eux que 4 cultivateurs, 4 journaliers et 2
tisserands.

Le graphique suivant permet de comparer une campagne francophone, les
cantons de Vic et Château-Salins et la ville de SfAvold.

ll montre une émigration assez tardive, à St-Avold mêmo, à partir des années
30 et aussi tout de même le rôle des crises : 1830-32 dans les cantons nraux et lg46-4g
dans le declenchement d'un courant plus important, à St-Avold. par contre, il permet
d'observer I'antériorité de l'émigration rurale sur l'émigration urbaine et la faiblesse de

zts Aussi bien I'Amérique du Nord que I'Amérique du Sud, la côte Est que la côte Ouest.2t6 Les rnoments forts de t'émigration lorraine coincidèrent avec les hauts prix de la mercuriale de
St.Avol{ au XVIIIème siècle, cofirme au XIXème.
2t7 Cf. C. Mairg nombreux afticles dans les Cahiers Lorrains, 19g4, pp 305-315, 19g6, pp gl-91
et  155-162.
ztg Nous tirons cet échantillon de I'article de C. Hiegel, Repre.s.sion rte l'émigration loryaine en
Hongrie au WIIIème siècle dans les bailliages de Bitche et Sarreguemines (in ASHAL, 1970, pp
101-168) et Repression de l'ëmigration lorraine en Hongrie au XWIIènte siècle dans les bailliages
de Boulay, Bouzonville, Dieuze et Lixheim (in ASHAL,lg7I, pp 83-127). Celareprésente peu de
monde, 400 personnes pour 20.000 émigrants, 2 o/o, mats c'étaient les plus riches, car c'étaient des
familles dont les déplacernents avec armes et bagages etaient peu discrets ou des propriétaires, dont
lajustice se saisissait quand ils essayaient de revendrc leurs biens. Les célibatair"., piéton, plus ou
moins rnendiants et aventuriers passaient plus facilernent au travers des rnailles de la iépression.
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l 'érnigration francophone par rapport à l'émigration germanique. La seule ville de Saint-

Avold a eu une érnigration supérieure à celle de ces deux cantons réunis.

Gr.25 La période doémigration vers PAmérique, à st-Avold2re et à vic220

L'orientation des hommes, en Lorraine allemande, est parfaitement

compréhensible. En effet, les deux grandes villes régionales, Metz en voie de tassement et

Nancy en pleine croissance, étaient toutes deux des villes francophones tandis que le

secteur gennanique ne nounissait qu'une poussière de petites villes plus juxtaposées que

hiérarchisées"t .

Rien ne retenait donc sur place les Lorrains germaniques et, partir pour partir,

autant choisir des horizons lointains, ernbellis par le rêve et vers lesquels on se dirigeait

déjà, de toute I'Allemagne"'. Cependant, à partir de la Monarchie de Juillet, le courant

émigratoire de st-Avold fut capté partiellement par le dynamisme parisien

2re Statistique tirée du croisement des fichiers présentés par Marchal (op. cit.) Les dates les plus
anciennes sont celles de conscrits dont on constate I'absence. Ils ont probablement émigré dans les
années imrnédiatement antérieures.
220 Source C. Maire, L'émigration en Antérique, dans les cantons de Vic, el Château-Salins après
1830, in Cahiers Lorrains, 1986, pp 155-162. ll s'agit de l'émigration totale des deux cantons

nraux de Vic et Château-Salins.
22t Sarrebruck n'est devenue attractive qu'après 1870 et Luxembourg après la deuxièrne gueïre
mondiale.
222 A St-Avold, on voyait déjà les chariots des émigrants allemands traverser la ville, dans la
direction du Hawe, depuis des années. Cela représentait à Forbach où les autorités vérifiaient les
passeports, des convois de 30 à 150 personnes, vers 1834-1842. En 1834, durant les cinq mois de la
belle saison, un convoi tous les 8 jours parvenait à Forbach avant de traverser le départernent (AD
M o s e l l e , S S M l b i s ) .
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2) Paris : Le démarrage de cette émigration pourrait sembler, à l'échelon
lorrain, un peu postérieur à celui du mouvement vers l'Amérique. Cependant, à St-Avold,
c'est un mouvement qui a finalernent précédé223 . On peut évaluer son point de départ en
observant la courbe des passeports pour Paris, délivrés par le maire de St-Avold.

Longtemps, la circulation de St-Avold vers Paris était restée très faible, de
I'ordre de 10 passeports par an. II s'agissait pour partie de voyages de l'élite dirigeante, des
fonctionnaires et offtciers, des marchands aussi, les af;laires et I'agrément les attiraient à

223 lci, comme partout, l'émigration vers Paris a commencé dans les élites, la volonté de puissance
et le besoin de ne pas déroger poussent toujours les enfants vers l'épicentre du pouvoir. Mais, plus
la ville est petite, plus ce tropisme est numériquement faible et inapparent. C'est une occasion un
peu exceptionnelle qui nous permet de I'entrevoir à St-Avold. En 1790, quand on eut peur de ne pas
se voir attribuer de sièges de justice par I'Assemblée Nationale, on députa pour influer sgr ses
décisions un groupe de pression de quaûe personnes domiciliées à paris (AMSA, délibérations du 4
janvier 1790). Parmi eux, deux enfants du pays :
- Un chevalier de St-Louis, D'Amelon, peut-être le capitaine Pierre D'Amelon, enregistré parmi les
invalides de la liste des privilégiés de St-Avold, en 1789 (AMSA, art.373). C'esiun fils ou un
petit-fils d'tm assesseur à la gruerie de St.Avold (rôle de 1743, registres de la gruerie, AD MM)
- Un avocat en parlement, Gerardy, fils du maire de St-Avold ou de son frère le procureur, tous
deux avocats au parlement de Nancy et fils d'un homme venu du Trévirois, purrjuu service des
Ducs de Lorraine par la fenne des tabacs (rôles d'irnposition lTlB-22) puis des offices supérieurs
(il meurt cornme subdélégué en 1754 cf. délibérations).

Graphique 26 : Les passeports pour paris, dérivrés à st-Avord
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Paris mais dé1à quelques apprentis et compagnons se glissaient dans ce l.aible lot224. Il
fallut attendre la nette activation économique du pays après lg30 pour que l,on vît
I'attraction parisienne s'affinner nettement sur la main-d'oeuvre du secteur de St-Avold.

Auparavant, les passeports montraient une grande dispersion des directions des
apprentis, sous I'Empire : Strasbourg, colmar, Brisach, Nancy, vaucouleur, Verdun,
Reims, Paris, Trèves, Deux-Ponts, ou encore Metz, Dieuze, Bouquenom, Sarreguemines et
Bitche, pour la période 1804-1806. Sous la Restauration, les changements furent faibles
sinon que ce n'étaient plus les maires qui octroyaient les passeports pour l,Allemagne
devenue étrangère.

Dans les années 30, on vit apparaître un courant d'émigration peut-être
saisonnier de journaliers des villages des environs, parfant apparemment sur des chantiers
temporaires, ou peut-être pour des travaux agricoles (récoltes des betteraves ?) à Tours en
septembre 1834, à Paris, en octobre-novembre 1836, Laon et paris en 183g, en octobre-
novembre 1839, vers Paris encore, de même qu'en 1842, vers Arras, Laon et Châlons-sur-
Marne en 1847, toujours Châlons au printemps de 1848 et Mézières (Ardennes) au
printemps de 1849, Laon encore en 1853. Cette liste de villes peut faire penser à des
travaux de fortifications auxquels auraient participe les journaliers des environs22s.

Au départ de tous ces flux, on avait des courants collectifs mais à chaque fois,
la differentiation des biographies individuelles dans les destinations successives de
l'émigration aboutissait à conserver des traces de tous ces courants initiaux, dans les
années ultérieures.

Une vingtaine d'années après te début de cette acfivation de l'émigration, en
I848, une liste des gardes nationaux de St-Avold ayant entre 20 et 30 ans et qui enregistrait
leurs domiciles, permettait d'examiner I'horizon géographique des émigrants et des
imrnigrants, dans la décennie précédente.

224 En awil 1793, donc avant la mobilisation générale. un grand nombre de jeunes gens (30),
partait vers (( I'intériew de la République >r, apprentis et colporteurs. Ce flux ne s,observa plus
ensuite' Le l0 floréal an vI, un gifçon tailteur partit vers Parig en I'an vIIL ce fut un boucher.225 En effet, les passeports d'indigents (AMSA, aft.712),en 1848 monhent le rapatriernent de
nombreux journaliers et terrassiers de la région, depuis Meaux, Melun, Chalons...des noms de
fofteresses < péri-parisiennes ).
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Domicile des gardes nationaux naboriens, en 1848 et lieu de provenance des immigrés :
IMMIGRATION EMIGRATION

Proverunce de I' imrni crafion nombre Direction de l'émisration nombre
lVfoselle 26 Paris )1+

dortl : Sectew' pt'ctche a 1 Moselle l 3
Metz I dont: Metz 6
Nancv I Secteur proc'he 6
Erstein I Nancy 2

Mezières I
I Strasbour.q )

Le Havre I Bar le Duc
Sanelouis l Mezières I

Luxemboure 1 Lyon 4
Bordeaux 1
Marseille I

Total 32 Total 59

On retrouve dans ce tableau la structure que nous énoncions pour le XWIIème

siècle. L'immigration dans une petite ville provenait du secteur proche du même

département. L'érnigration, par contre, était très differente. Elle rattachait la ville à des

flux de gande ampleur qui concentraient une multitude de petits courants vers un petit

nombre de destinations.

L'aftraction parisienne était très neffe sur les apprentis et compagnons

naboriens en 1848, même si les passeports pour Paris s'étaient raréfiés, par rapport à

d'autres. Dans les années précédentes, tandis que I'immigrution était presque totalement

proche, l'érnigration était devenue presque exclusivement parisienne. par contre, les
journaliers et petits artisans des villages avaient des exutoires migratoires plus diversifiés.

Si l'on trouvait parfois des familles entières qui partaient en Amérique,

notamment des familles juives qui étaient elles-mêmes installées depuis peu de temps à

Saint-Avold, la plupart des émigrants étaient des jeunes gens, des apprentis ou des
joumaliers de sexe masculin et de moins de 30-35 ans. Ils partaient pour trouver du travail,

apprendre leur métier et se fixaient occasionnellement ici ou là, ne revenaient que pour

reprendre une boutique de famille évenfuellement. En effet, la ville n'ayant aucun

dynarnisme ni dérnographique ni économique, rien ne pouvait pousser ces jeunes gens à

revenir au pays, sinon des facilités fbmiliales. Dans cette hypothèse, c'étaient certainement

les moins riches, les sirnples salariés qui partaient définitivement tandis que les plus

riches, les fils de maîtres, revenaient tôt ou tard.

Du fait de leur jeunesse, les émigrants possédaient peu de choses à St-Avold,

mais par la suite, ils devinrent pour la plupart héritiers de parcelles diverses. On les

retrouve alors sur la matrice cadastrale et on peut les repérer par leur dornicile. L'examen
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des matrices successives pennet" par conséquent, de se représenter l'évolution de

l'émigration sur le siècle.

Les propriétaires forains de parcelles à St-Avold, sur les matrices cadastrales

En 1792, il restait encore une trace de I'ancienne émigration vers le Banat, qui

n'avait pas été numériquement importante à St-Avold. Puis, très vite un lien à la préfecture

s'affinna rnais il ne prit pas beaucoup d'irnportance, du fait de la stagnation économique

de Metz, tout au long du siècle. C'était un simple relais vers Paris qui ne prit d'importance
qu'assez tardivement sur le cadastre qui enregistrait une situation déjà ancienne. par contre
I'affaiblissement de la Sarre est patent sur ce document. La frontière, après 1815 était

devenue rapidernent hennétique. D'autre part, les destinations < françaises > de I'Ile
Maurice, l'Afrique, Lyon montrent bien que St.Avold était entrée dans les flux français

habituels.

On peut voir, f,rnalement, que vers 1870, l'émigration majoritaire des

décennies précédentes avait été vers Paris, la destination américaine représentant un peu

moins de la moitié de la destination parisienne. Mais, peutétre surtout parmi les notables,

certains avaient rejoint leurs enfants (des veuves), àMetz essentiellernent.

Les femmes ne semblent avoir émigré qu'assez tard, probablement sous le

Second Empire, un peu dans les grandes villes régionales et surtout à Paris. On rencontre

ainsi, vers I 868-69, dans les liasses notariales des transferts financiers de filles en service à
Paris vers leurs parents, à St-Avold. Dans les inventaires après décès226, on les retrouve

< demoiselle de magasin > à Paris, ou tout simplement mariées dans la capitale. Et ces cas
représentent aussi bien des familles d'artisans prospères que des familles beaucoup plus

modestes.

226 On peut ainsi trouver trois obligations souscrites au profrt d'émigrés, dont deux filles, et des
exemples dans les héritiers mentionnés par les inventaires après décès de deux marchands-artisans
cossus. (AD Moselle,25 E22 à25 er 53-54.

Metz Nancy Paris Sarrebruck -(Total

Sarre)
Autres grandes
villes francaises

Autres résidences
lointaines

Total

1792 0 0 2 0- (0) Honsrie I
t 8  18 L̂ 0 0 2- (2\ 4
r826 4 0 I .\ (3) 8
1836 8 0 I 0- (0) Rouen I t0
1842 7 I J 0-  (1 Besancon I l 3
1848 5 I 4 0 - f l u
1866 8 4 t 4 0- (2) Lyon, I Amérique: 6,

Afrique- Maurice : 2
3 l
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Cependant, Ies chiffres nous ramènent à une certaine prudence. En effet, le

rapport entre hommes et femmes s'est constamment dégrade au cours du XIXème siècle, à

St-Avold:

Il y a donc eu une érnigration ferninine rnais qui n'a pas pris l'ampleur de celle

des hommes.

Enfin, ajoutons que vers 1860-70, il y eut un nouveau courant d'émigration qui

se dessina, vers la comlnune voisine de Carling-l'Hôpital, touchée par Ie développernent

des mines. Des filles partirent se marier là, des artisans et commerçants déplaçèrent leur

activité vers cette cotnlnune. On peut le repérer sur les matrices foncières. En 1817, il n'y

avait que 15 habitants de Carling-l'Hôpital qui possédaient des parcelles à St-Avold (en

fait dans le prolongement de leur commune, ces parcelles étant limitées par la fbrêt et ne

pouvant s'étendre). En 1866, il y en avait66 (sic). Mais cette émigration ne fut que très

tardive et consécutive à la réussite de certains forages du Warndt dont nous parlerons plus

loin.

En fait, au milieu du XIXème siècle, la dispersion des habitants de St-Avold

s'accentuait avec le marasme de la ville. Ainsi, en décembre 1865, à la mort de Catherine

Kempf, épouse d'un aubergiste de St-Avold, sur ses cinq filles héritières, une seule résidait

encore à St-Avold, les quatre autres étaient à Hombourg-Haut, Sarralbe, Longuyon et Paris,

quant aux trois fils, ils se trouvaient à Béning, Forbach et Sarralbe. Quelques mois

auparavant, au décès de Barbe Wiltz, ses héritiers, frères soeurs et neveux se trouvaient à

Metz, Pont-à-Mousson et Paris, toujours la même année, les héritiers de Gabriel Mayer se

trouvaient à St-Avold, à Paris, Luxembourg et en Amérique2t*. Et ce ne sont pas des cas

isolés.

Aussi, les deux tropismes parisiens et américains s'étaient ajoutés à une

certaine dispersion régionale, dans l'Est de la Moselle et dans les grandes villes de

Lorraine, dans les années 30, puis surtout sous le Second Empire. Ils permettent de

comprendre la divergence des deux courbes que I'on constatait sur le graphique 22.

227 Sources : les recensements des dates considérées, AMSA.
228 Ces trois exemples sont tirés des liasses de Maître Du{ïesne, 25 E 50

Ilommes et femmes de 15 à 39 ans, à St-Avold, au XIXème siècle 227

1806 I 8s6 r 866
Hommes 4s3 463 368
Femmes 587 6s6 550

Rapport de masculinité (%H/F\ 77.2 70.9 66.9
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L'excédent naturel de cette époque, qui dirninuait lui-rnêrne progressivement, fut

entièrement (et plus) absorbé par l'émigration.

Il reste à s'interroger sur les répercussions de la guerre de 1870 et de

I'annexion sur la situation locale.

On peut évaluer le solde migratoire sur de courtes périodes de 4-5 ans, de part

et d'autre de la guerre, en retranchant le solde naturel curnulé de ces périodes du résultat

du recensement qui suivait.

Evaluation du solde migratoire naborien, de 1842 à 1900

On peut constater que la periode de plus forte émigration a été la première

décennie du Second Empire. Dès 1861, le rnouvement décrut. L'annexion ralentit à peine

cette décélération. La population vieillissait et le réservoir de la jeunesse émigrante

s'appauvrissait naturellement. L'érnigration consécutive à < I'option > n'apparaît donc pas

significativement, bien au contraire, puisque dès 1875, l'immigration l'emporte sur

l'émigration. Or, économiquement, la ville n'attirait toujours pas. Dans ces conditions,

l'immigration allemande n'a pas dû être importante car la ville n'avait pas non plus une

grande centralité adrninistrative. Aussi, l'érnigration par voie ( d'option > est restée

numériquement assez faible23o. Les liens de la ville avec son environnement étaient en

voie de réorientation : rupture avec la France, rattachement au Reich.

Cependant, ce rattachement fut lent et le résultat de l'action de l'Etat, non d'un

élan spontané de la population, ce qui est d'ailleurs naturel. C'est le choix d'un

22e Solde migratoire : Population initiale de la pffode suivante - (p + S)
230 L'imperceptibilité de I'option se vérifie avec les chiffres publiés par A. Wahl, L'oprion et
l'émigration des Alsaciens-Lorroins (1871-1872), Paris, 1974, pp 104 et 154. Dans le cercle de
Forbach, il y aurait eu 1,9 7o d'optants mais beaucoup plus en ville qu'à la qlmpagne (disons 3 %
pour Saint-Avold). Mais seulement 67 o/o des optants érnigrèrent. Cela représenterait donc 83
options et 56 émigrants.

Période Population
initiale (P.)

Solde naturel
(s.)

Population finale
théorique (P+S)

Solde
misratoire22e

Solde rnigrat.
annuel moven

1842- 851 340s +272 3677 -282 -28
l8s2-861 3395 +514 3909 -909 -91
t862- 866 3000 +50 30s0 -260 -52
1867-8 7 1 2790 tt7 2673 l l 0 -22
1872- 875 2s63 +46 2609 -109 -27
1876- 880 2500 - l 2499 +78 + 1 5
l 8 8 l - 890 2577 +4I 2618 -109 -10
1891-900 2s09 +227 2736 +393 +40

3r29
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développernent rnassif du casernement local, après 1885, qui donna à la population urbaine

en très faible croissance naturelle la possibilité de trouver du travail sur place23l .

Conclusion :

Après la phase initiale de reconstitution de la ville (avant 1750),1'immigiation

resta très modérée, sauf peut-être sous la Restauration, du fait du repli des Français des

anciens départements rhénans de I'Empire. D'autre part, l'émigration qui affectait

habituellement les artisans qui partaient en apprentissage, nécessitait une imrnigration de

compensation pour le simple maintien de la population.

Aussi, à partir de 1830, lors des deux phases du développement industriel

français que furent la Monarchie de Juillet et le Second Empire, la ville vit sa population

diminuer car elle tendit à ne même plus servir de sas transitoire à l'émigration cantonale.

De plus en plus, les Naboriens choisissaient l'émigration vers Paris ou I'Amérique. La

faiblesse du dynamisme local ne retenait plus la population et il faut interpréter

I'affaiblissement de l'émigration perceptible dès les années 1860-70, comme une trace de

la dévitalisation de St-Avold, par suite du vieillissement de la population locale232.

En fin de compte, la ville fut marquée par un affaiblissement progressif dès

1750, ce qui est finalement assez étonnant, du moins pour le XIXème siècle, dans un

départernent comme la Moselle qui passait pour avancé, intellectuellernent et

économiquement. C'est pourquoi, il est utile de tenter de situer la médiocre performance

de SrAvold, par rapport aux métropoles qui structurent son champ économique et par

rapport aux autres villes comparables des environs.

23t En 1910, la garnison de St-Avold représentait 38 o/o de la population totale (F. Roth. Za
Lorraine annexée, Nancy, 1976, p ll8, note 109). Cela devait nécessairsment induire un gros
volume de commerces et de services, points forts de la ville, de tous temps, renforcés à cette
époque.
232 Perceptible à la chute du nombre des naissances après 1848 et à la réduction nette du solde
naturel.
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TV L'ECHEC NABORIEN EST-IL TTN CAS ISOLE ?

Tout d'abord que représentait la ville dans la population lorraine ou mosellane,

entre 1700 et 1870 ? Que représentait-elle par rapport à l'évolution du pays tout entier ?

Estimations
en233

St-Avold Lorraine France

DODUlatlon indice oooulation indice oooulation indice
1708 600 20.7 600.000 46.1s 22}vltll. 76.9
1789 2900 100 1.300.000 100 28.6 100
I 805 2725 94 1.400.000107.7 29,6s 103.7
t872 2563 88_4 r.6s0.000126.9 31,7 I  l0-8

St-Avold a eu au XVIIIèrne siècle un destin démographique plus proche de

celui des Allemands que de celui des Français. Partant de plus bas, son taux de croissance

a été globalement bien plus élevé que celui de la Lorraine ou de la France. Par contre au

XIXème siècle, s'affirme la divergence entre l'évolution régressive naborienne et la

croissance lorraine soutenue ou même la croissance française nettement plus faible,. Le

contraste serait encore plus fort si I'on comparait l'évolution de la population urbaine

française qui augmenta23a de 63,5 o/o entre 1831 et 1872 pendant que celle de S;Avold

diminuai t  de26%.

SçAvold fit donc partie des villes perdantes du XIXème siècle, dans un

contexte pourtant favorable.

Comparons tout d'abord l'évolution locale à celle des grandes villes qui

influaient sur son destin.

23-r Sources : R. Bour, La Lorraine, ses homnte.ç, .çes activités,
Histoire <le la population fiançaise, Paris, 1988, tornes 2 et 4.
2'r+ Ibidern, torne 4, p130.

.}if:eta 1977, et J. Dupâquier,
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Graphique 27 St-Avold et la croissance des métropoles
( indice 100 en 1789)
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Sur ce graphique, trois périodes apparaissent à la fois pour St-Avold et pour les

grandes villes, si l'on fait abstraction des particularités de chacune d'entre elles.
- Avant 1740-1760, la croissance était soutenue partout et plus

particulièrernent à St.Avold, Sarrebruck ou Nancy dont l'histoire avait été proche au

XVIIème siècle.

- De 1760 à 1820-1840, la croissance se ralentit partout et fit même place à

la stagnation. Jusque là, le sort de St-Avold était le même que celui des grandes

métropoles.

- A partir de 1830, on constate une nette divergence des croissances urbaines.

Les villes touchées par la révolution industrielle (Nancy, Sarrebruck, paris) décollèrent

littéralement. Les autres se maintinrent (Metz) ou s'affaissèrent (St-Avold). Durant la

période 1831-1846,Ia population française augmenta de 8,7 oÂ, celle des villes françaises

de 22 %oz3s, alors que celle de St-Avold diminua de 6,8 Vo.

On ne peut rendre plus visible le fait que St-Avold avait raté le virage de la

première révolution industrielle. Ce qui nous renvoie à une analyse éconornique de la ville.

235 C. Pouthas. cité par G. Chaussinant-Nogaret, in torne 3 de /'Histoire tle la lirance urbqine
(Dir. G. Duby), p 564-568.
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Mais cet échec était-ii un fait régional, ou plus localisé ? Quelle a été

l'évolution des petites villes de Lorraine, région qui était globalement en croissance

comme nous l'avons vu ?

Graphique 28 L'évolution démographique des petites villes lorraines236
(population des villes)
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236 Les six bourgs de la Meurthe étaient de petites villes, en milieu rural, dont nous donnons ici la
moyenne de leurs populations : Château-Salins et Blâmont avaient 2000-2500 habitants. Vezelise.
Nomeny, Fénétrange, Thiaucourt avaient 1300-1600 habitants. Ils étaient tous comme St-Avold des
chefs-lienx de seigneuries lorraines, sous l'Ancien Régime. Pour 1775, c'est Durival (Description
de la Lorraine et du Barrois, 1778-83, tome 2) qui nous fournit des estimations rectifiées en
fonction de la différence que nous constatons pour St.Avold. Durival, haut fonctionnaire au duché
de Lonaine avait accès aux archives de la génératité de Nancy, c'est-à-dire aux nombres de conduits
imposés. Pour Sanebourg, Le Moigne (dir.), Ëlislnire de Sarrebourg, Metz, 1988 ; pour Bitche,
Henrrnert, op. cit., 1980 ; pour le XIXèrne siècle, Colchen Mémoire statistique du départenrent (le
la Moselle, Paris, 1803 et INSEE. Il faut relativiser nos comparaisons car les estimations de Saint-
Avold (et de Sanebourg peut-être aussi) sont plus rigoureuses et restrictives que d'autres. Les
estimations officielles du XIXème siècle portaient sur des populations totales qui incluaient
notanlnent des garnisons de 200-400 personnes. Il faudrait donc examiner de plus près certains cas
corrune Forbach, Sarreguemines, Sarralbe.
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Au XVIIIème siècle, St-Avold semble avoir été la ville la plus importante de
Lorraine germanique23T, mais dès 1760, son avantage se restreignit rapidernent. Le
développement de Sarrelouis (fondée au XVIIème siècle, mais reprenant pratiquement le
site de l'ancienne ville de Vaudrevange) freina probablement la croissance naborienne

comme Phalsbourg freina celle de Sarrebourg. Cette dernière ville ne décolla qu,en

devenant une sous-préfecture. De même, Sarreguernines ne dépassa Saint-Avold qu,en

acquérant cette centralité régionale.

Le décollage de Forbach s'explique lui, par I'industrie et la position

géographique. Mais Ie fait de devenir ville frontière sur une grande route, gare frontière

finalement, n'a pu qu'aider à la croissance de la ville et ce développement a ensuite valu à
Forbach sa promotion administrative.

Les bourgs ruraux, par contre, ont peu évolué, ce qui leur valut en réalité de
perdre de l'irnportance alors que la population générale s'accroissait. Dans la Meurthe, ils

ont nettement perdu du terrain, Faulquemont ne s'est accrue que très lentement, Morhange

s'est plutôt tassée au XfXèrne siècle.

St-Avold et Dieuze, dans ce contexte, semblent avoir eu un destin assez
proche. Elles ont eu toutes deux un certain renolr sous I'Ancien Régime, elles ont toutes

deux culminé vers 1800, ayant toutes deux raté la distribution des seconds rôles dans leurs

départements respectifs et se sont toutes deux affaissées au-delà de 1g40.

En fin de compte, seules quelques villes se sont vraiment affinnées, tandis que

les autres avaient plutôt tendance à décliner, après 1800-1820. Et ces deux dates renvoient

aux deux facteurs structurants de cet espace urbain régional comme de I'espace national

d'ailleurs :

I le choix des chefs-lieux

2 les initiatives industrielles, qui souvent ont joué dans le même sens.

En Lorraine, la révolution industrielle s'est greffée sur la réorganisation

adrninistrative qui a suivi la Révolution Française qui, elle-rnême a finalement confinné

parfois des choix antérieurs, ceux de 1751. Les deux échelons supérieurs de I'encadrement

territorial, préfectures et sous-préfectures ont concentré les investissements quand la nature

des choses n'imposait pas leur dispersion. Forbach conespond à ce dernier cas de figure

car la présence locale de charbon fait bien partie de la nattne des choses. De sorte que, I'un

dans l'autre, ces deux mécanismes ont polarisé le territoire et I'ont restrucfuré. affirmant la

237 Mise à part Thionville, qui était déjà plus loin, à 64 krn et surtout dans un espace regional dé-ià
étranger, par rapport à St-Avold.
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prééminence d'un tout petit nombre de villes et tendant à ramener les autres à une même

unité modeste : le bourg ayant 1500 à 2500 habitants. A l'échelle de I'ensemble du réseau

urbain départemental, la régression de St-Avold est particulièrement nette. La ville qui

avait été la quatrième agglomération de Moselle en 1789, n'était plus que la dizième, en

1861, alors que se poursuivait sa diminution de population.

Graphique 29 Evolution du réseau urbain mosellan entre 1789 et 1861
(la flèche marque la position de St-Avold en 1789 et en 1861)
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Le système urbain moderne était issu de I'organisation politique médiévale. En

Lorraine allemande, la hiérarchie des villes était quasiment nulle. On avait une poussière

de chefs-lieux de seigneuries, juxtaposant les mêmes fonctions. On retrouvait d'ailleurs, en

Sarre et en Lorraine la même structute, la très faible polarisation du système urbain2aO.

Même le niveau métropolitain était en Europe peu hiérarchisé et peu polarisant. On

trouvait un assez grand nombre de ces métropoles comme Metz à l'échelle Lorraine et

elles avaient des dimensions limitées.

C'est dans ce cadre là que St-Avold, poussée en avant probablement par le

prestige de son abbaye, de son seigneur-évêque et de sa cour de justice peut-être héritière

240 C'est ce que montre finalement l'article de H. W. Herrmann, Sndrc im Einzugsbereich der
Saar bis 1400, in Les petites villes en Lotharingie, SHIGDL, 1992, pp 225-317 .
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des centenies carolingiennes, avait acquis une prééminence plus dérnographique que

fbnctionnelle, dans un milieu géographique encore relativement vide.

Après les événements du XWIèrne siècle, le systèrne s'était remis en place,

entre 1690 et 1730, pratiquement à l'identique. Mais le cadre politique avait changé.

La monarchie absolue françaisg, imitée localement par le duc de Lorraine avait
introduit dans l'espace psychologique en même temps que dans I'espace géographique un
principe hiérarchique très strict qui s'était substitué à l'ancien égalitarisrne spirituel du
peuple chrétien médiéval, qui, à son époque, s'exerçait sur une population dispersée et un
réseau urbain peu hiérarchisé. Ce principe hiérarchique s'était ensuite propagé à différents
niveaux des réalités du siècle23e.

C'est ainsi que la hiérarchisation de I'espace regional s'introduisit au
XVIIIèrne siècle, dès la réforme administrative de 1751, un siècle et demi après la percée

considérable de Nancy qui était déjà une première expression de l'inscription

géographique de l'absolutisme ducal dans le cadre régional.

L'élite lorraine, qui venait de bénéficier de 50 années de prospérité agricole,

avait acctunulé par les charges et les rentes des disponibilités financières qui trouvaient

difficilement un exutoire régional à sa mesure. En effet, les off,rces pulvérisés sur un grand

nombre de juridictions représentaient un faible capital et ne conferaient qu'un prestige

limité à leurs possesseurs. Aussi, cette élite qui était sans doute la couche de la population

lorraine qui pouvait le mieux obtenir I'oreille du roi Stanislas ou de I'intendant La
Galaisière, avait besoin d'une réforme judiciaire concentrant les degrés de juridiction et
créant ainsi un assez petit nombre de charges de plus grande valeur. Il avait donc fallu

choisir quelques villes à privilégier par rapport à d'autres qui du coup étaient rejetées dans
un troisièrne ordre urbain qui équivalait à ure véritable dégradation symbolique.

La décadence naborienne commença avec cet épisode. Ensuite, un phénomène

de < boule de neige > tendit à aggraver la situation de derni-siècle en derni-siècle . En 1792,

la redistribution administrative de la Révolution confirma la décadence de la ville et enfin,

les investissements industriels qui ne furent pas nuls, ne suffirent pas à redresser la

situation d'une ville que sa main-d'oeuvre désertait ainsi que ses talents.

2s En Allemagne ainsi que dans la plus grande partie de I'Europe, les plus fortes croissances
urbaines du XVIIIème siècle sont dues à des facteurs politiques, ce sont ainsi les capitales d'Etats
qui émergèrent un peu partout durant ce siècle. Cf. P. Bairoch : De Jéricho à Mexico, villes et
économie dans I'hisloire, Paris, 1985 et E. François :Des républiques marc,hqndes aux capitales
politiques : remarques sur la hiérarchie urbaine du Saint-Empire, à l'époque moderne. in RHMC,
1978, pp s87-603.
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Car la décadence de la ville n'était pas celle de ses habitants. Ceux-ci,
entérinant les choix supérieurs, allaient fàire fbrtune ailleurs. C'est même précisément

parce que les Naboriens étaient au centre du mouvement << du progrès > européen qu,ils
désertaient la ville et suivaient les pentes naturelles de la société à laquelle ils
participaient. Finalernent, on retrouve dans cette attitude une application de ce que nous
pouvons appeler < le gibelinisme > de la ville2o0. Il n'y a pas de remise en cause des choix
'supérieurs, il n'y a pas d'autonomisme local, < on fait avec ) les décisions ou les réalités

extérieures.

Autrement dit, la déréliction d'un lieu géographique peut très bien être le
résultat de I'ingéniosité sociale de ses habitants. Ici, dans le cas des petites villes comme

St-Avold' elles ont toujours été insérées dans des réseaux urbains à I'intérieur desquels une
circulation des hornmes, des capitaux, des idées, des modes, des technologies se faisait au
moins depuis le Moyen-Age. Cela assurait à ce système une grande fluidité, aux habitants

des villes, une grande mobilité. Mêrne la propriété urbaine, petite, proche du marché des
mutations, était plus fluide que la propriété rurale. Surtout, I'idéal du paysan c'était

l'accession à la propriété qui accroissait I'enracinement local et rendait plus difficile et
déchirant l'exode. En ville, par contre l'idéal de réussite était marchand, mobilier, mobile,

ce qui facilitait certainement les migrations, au gré des opportunités conjoncturelles et

structurelles.

'{ Nous ernpruntons ici cet élargissement du concept de gibelinisme à M. pacaut in S. Livet et R.
Mousnier: Histoire générale de l'Europe, Paris, 1980 T. l, pp 503-507 etrepris parJ. Heers, Ze.s
partis eI Ia vie politique dans I'occidenl médiéval, Paris, 1981, p 51. Cetauteurremarque que les
cités italiennes du camp guelfe n'ont fait alliance avec le pape que pour des raisons d'opportunisme
politique' C'est pourquoi, il voit dans le guelfisme, surtout une défense du particularisme citadin
contre la souveraineté impériale.
Comme pour le clivage d'aujourdhui droite-gauche, le clivage médiéval Gibelinisme-Guelfisme

touchait à la sensibilité profonde, indépendamrnent d'alliances tactiques qui pouvaient très bien pour
des raisons d'opportunité, êne contre nature.
Ainsi, à Sarrebourg, où I'influence de Strasbourg était certaine, la ville s'est révoltée plusieurs fois
confe son seigneur, l'évêque de Metz, a joué un jeu politique autonome, et a même fini par se
donner au duc de Lorraine, en se passant bien entendu, de I'avis de son seigneur "légal". Ici comme
à Metz et finalement colnme en ltalie, la question n'était pas de savoir si I'on était pow le pape ou
pour I'Empereur, mais de savoir si I'on se laisserait irnposer des institutions par le sèigneur ou non.
A Metz, la querelle des investitures a été un tremplin pour I'organisation de I'autonomie communale,
dès 1078-1080. Comme le seigneur était là encore, l'évêque de Metz, la ville pouvait être contre un
évêque réformateur, comme Bertram, en 1078. Cela n'empêchait que la sensibilité profonde de la
ville la classait dans le camp guelfe. (J. Schneider, La ville cle Melz aux XIII-XIWne siècles, 1950,
pp70-73, M.J. Demarolle in Le Moigne (dir.), Histoire cle Sarrebourg, Metz, 1988) A St-Avold,
l'absence de ces réactions aux politiques seigneuriales successives nous permet de classer la ville
dans le camp de la sensibilité gibeline.
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Mais il y a dans toute ville une faculté de résister longtemps à sa propre

décadence par la simple présence des infrastructures et des bâtiments et d'être encore en

mesure de saisir une nouvelle chance quand elle se présente, quelques décennies plus tard.

C'est ce qui s'est passé à St-Avold comme dans nombre de petites villes européennes aux

XIX-XXème siècles. A St-Avold, cette chance ne se présenta pas avant 1880-90, lorsque

l'Etat allemand choisit d'utiliser les infrastructures locales (routes et chemins de fer), pour

installer une forte garnison.

Il y a enfin un dernier cadre de comparaison utile.

En effet, le tassement de la ville a-ril concerné les campagnes des environs ?

le poids de la ville par rapport à son environnement rural s'est-il modifié ?

Nous distinguerons comme nous l'avons déjà fait précédemment les cas du

plateau et du Warndt et même à I'intérieur du Warndt les communes qui évoluèrent dans

un sens divergent.

Le poids de la ville par raooort à la campagne2al

Si les événements du XVIIème siècle avaient touché légèrement plus les

campagnes que la ville elle-même, encore la difference était-elle très faible, au XVIIIème ,
comme au XD(ème siècle, les villages se peuplèrent progressivement et plus que la ville

qui elle, était entrée en récession bien avant eux.

En effet le poids de SrAvold semble avoir continuellement décliné,
probablement à partir de 1740 environ tandis que les villages de la seigneurie ne

commencèrent globalement à perdre de I'importance qu'après 18362a3.

24t Nous conservons la même base géographique, celle de la seigneurie d'Ancien Régime qui
n'etait pas exactement le canton créé sous la Révolution et modifié au XIXème siècle. Les ûois
premiàes colonnes sont des feux estimés. On peut constater à St-Avold que la diff-erence entre les
conduits imposables et les ferx réels (ménages) était de 18 %. Par conséquent on utilise ce rapport
pour estimer les feux ruraux et une vérification montre que l'ordre de grandeur est bon.242 Pour St-Avold, il s'agit de la population civile, le chiffre de Colchen en l80l était
waisemblablement faux car la population pouvait difficilement avoir baissé de 20 o/o en 5 ans en
l'absence d'explication plausible, or la population constatée par recensement en 1805 était de 2725
habitants. Cependant, les évaluations dans les deux cas du poids de la ville, ne sont pas modifiées
significativernent.

t  585 1628 1709-t7 ll t 80 l I  836 l86 l 1875
Comm. olateau 305 494 290 53 82 89 13 8086 7433
Carlins-l'Hônit l l 30 l 6 384 1203 l 4 l 0 1653
Reste Wamdt r45 179 8 1 2090 3656 3428 2955
total Wamdt 155 209 97 2474 4859 4838 4608
Total rural 460 703 387 7856 t3772 12924 t2041

St-Avold'nz 276 432 264 2725-3345 J J b ) 3000 2500
Poids de la ville 37.50Â 38.06% 40.5_5% 26-300/0 19,60/, 18.8% 17 -2'/,
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Cependant, il est clair qu'en 1850-70, l'ensemble de la région était en

récession à I'exception d'une commune du Wamdt, animée par I'essor des mines de

charbon. Les passeports délivrés par le maire de St-Avold montrent par ailleurs que les

migrations de travail des journaliers, après 1830, concernaient tous les villages des

environs.

Finalement, en 1870, la ville avait perdu la moitié de son importance locale du

début de la période moderne. Certes, plusieurs villages avaient été créés autour de 1585,

mais en 1628, ces créations n'avaient pas modifié le rapport ville-campagne. C'est donc

bien un manque de dynarnisme de la ville et non un dynamisme exceptionnel des

campagnes qui fut responsable de la transformation du rapport qui existait entre ces deux

entités.

243 L'affaiblissement du poids de St-Avold par rapport aux campagnes environnantes, entre l7l0
et 1801, est d'autant plus net que sur I'ensemble du territoire français, la croissance de la population
urbaine fut beaucoup plus forte que celle de la population rurale, situation diamétralement opposée
à celle de la sei ie de St-Avoldce a ne -AVOlq.

France Localement
Pooulation totale Population urbaine Population totale St-Avold

1700-1789 + 30 o/o + 45 o/o

1709-1801 + 260 o/o + 170 o/o

Source : B. Camot : Les villes en France aux XVI-XVII-XVlllème siècles. Paris, 1989, p. 12.
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Conclusion générale de la première partie

L'évolution chronologique montre un mouvement de fbnd témoin du long

terme mais brouillé par une conjoncture changeante à court et moyen ten-ne.

On peut analyser trois phases successives durant l'époque que nous étudions :

| 1685-1734 : C'est la phase de reconstitution de la ville, en deux

générations, la population retrouva son niveau maximum de 1630 (environ 1700 habitants)

et le dépassa pour atteindre 2400 personnes. Ce résultat fut acquis grâce à la simultanéité

d'une forte natalité et d'une faible incidence des épidémies et de surcroît d'une

irnrnigration venue d'assez loin. Cela signifie que la région bénéficiait du trop-plein

d'autres régions, notamment françaises dont le peuplement êtait beaucoup plus avancé et

des passages de troupes qui acclimataient localement des soldats qui finissaient par se

fixer ici. Au-delà des facteurs démographiques, il s'agissait d'un < après-guerre > dont la

croissance était à la mesure de la catastrophe qui avait précédé2aa .

2 1734-1830 : Dès 1734, la croissance antérieure fut enrayée et pour

longtemps, ce qui n'emscha pas quelques courtes poussées de 5 à 15 ans, isolées dans ce

long terme de croissance ralentie2*t. C'était le résultat d'une conjonction de 4 facteurs :

d'une part, la natalité baissa et les épidémies reprirent une importance quantitativement

substantielle, d'autre part, l'immigration notamment locale, diminua dès 1750-60

probablement tandis que l'émigration prit parfois de I'ampleur, surtout au XIXème siècle,

après 1830. Cependant, si entre 1734 et 1750 il s'agissait d'une pause dans la croissance,

d'une stabilisation de la ville peut-être, après 1750, cela tourna à la stagnation du fait que

la ville, par deux fois, en 1751 puis en I79l resta délaissée, dans la redistribution régionale

des fonctions adrnini stratives.

3 1840-1890 : La ville vécut à cette époque les conséquences du siècle qui

précédait, sans changement notable : la population avait vieilli naturellement et par

l'émigration qui faisait partir des jeunes gens vers des horizons plus dynamiques, tandis

que l'immigration selon toute vraisemblance était faible. Alors, le solde naturel s'approcha

de zéro et le solde migratoire fut négatif. Dans ces conditions, la population diminua en

valeur absolue, la ville, sans dynamisme s'étiolait lenternent. Durant cette période, la ville

déjà déshéritée sur le plan administratif et fuie par sa population jeune n'attirait que trop

2M La population de St-Avold sextupla en 50 ans, taux de croissance annuel moyen : 2,7 o/o.
24s 0,4 o/o de croissance annuelle moyenne. durant ce siècle. à St-Avold.
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peu d'investissements industriels, aussi elle passa à côté de ce changement structurel que

représentait la révolution industrielle.

Au-delà, le Reich réinvestit la ville par un projet d'Etat qui entraîna un retour

brutal de I'irnrnigration alors que le courant d'émigration vers Paris devait s'éteindre dans

les années 90. St-Avold repartit alors sur de nowelles bases, dominées par le

développernent important des services publics, le redéploiement du commerce lié à

I'augmentation rapide de la population résidente, puis, après la seconde guerre mondiale,

un développement assez puissant de I'industrie et des services.

Finalement, la ffriode étudiée, par rapport au premier millénaire de la ville

révèle une certaine continuité. St-Avold ne vit aucun changement fondarnental de sa

situation, elle resta une petite ville, dominée par de plus grandes et n'affirmant son rôle

aux XVI[-XfXèrne siècles qu'à une échelle cantonale. C'est donc l'histoire d'un échec,

échec à s'imposer face aux autres petites villes germaniques de la région et comme ces

autres petites villes qui sont toutes restées modestes, y compris les plus dynamiques. Mais

l'échec était ici plus éclatant que pour les autres petites villes des environs car, si St-Avold

dorninait le peloton vers 1720, elle fut au XIXème siècle dépassée progressivement par

beaucoup et ramenée à des dimensions nettement plus modestes.

Comme il s'agissait d'une toute petite ville, ses mouvements migratoires

étaient subordonnés aux aléas d'une conjoncture qui ne se décidait jamais localement et de

plus, la population avait tendance à être aspirée par les villes plus irnportantes, mécanisme

de nature social qui se greffait sur le premier, de nature économique.

Evidemment, le devenir d'une ville, croissance ou déréliction est lié à un

environnement économique, à une position géographique dans un contexte potitique.

Les archives locales et régionales permettent une analyse sectorielle de

l'économie urbaine, ce qui donne I'occasion de saisir plus concrètement la substance de la

vie quotidienne de cette petite communauté urbaine en mêrne temps que cela devrait nous

permettre de mieux saisir les secteurs qui ont le plus souffert, durant la révolution

industrielle et ceux qui se sont peut-être maintenus ou développés.
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B LES FLUCTUATIONS ECONOMIQTTES

Pour étudier l'activité économique, nous disposons d'une foule de

renseignements parcellaires qu'on peut regrouper autour de quelques séries statistiques

fondamentales. La principale de ces séries est constituée par la liste des métiers et le

nombre des intéressés entre 1711 et 1866. Ces statistiques sont tirées d'une part des rôles

d'imposition du XVIIIème siècle et d'autre part, des recensements du XIXème siècle. Il

faut donc tenir compte dans l'interprétation des chiffres de l'hétérogéneité des données.

Seuls les adultes (les personnes de plus de 25 ans), sont compris dans les rôles d'avant la

Révolution tandis qu'en principe, tous les < actifs > occupés sont mentionnés par leur

activité, dans les recensements.

Introduction : Les évolutions elobales

Peut-on mesurer l'évolution globale de l'emploi, entre 1700 et 1870, à Saint-

Avold ?

Oui, mais à condition de bien soupeser chacune des statistiques prises en

compte. On ne peut en effet, comparer n'imporle quelle donnée d'Ancien Régime avec

celles du XIXème siècle. Deux dates seulement, sous I'Ancien Régime permettent une

comparaison directe.

En 1724, un recensement permet de comptabiliser les 63 servantes, 20 valets,

30 apprentis et 7 compagnons qui, en principe, ne sont pas pour la plupart, pris en compte

aux autres dates du XVIIIème siècle. De même, en 1785, on peut redresser les données

grâce aux résultats du recensement de 1794-1796 Ces deux séries peuvent donc être

comparées avec celles de 1806 et 1866.
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Nombre total d'emplois Nombre de
feux

Nombre
d'habitants

Rapport emploisi
ménages

Rapport emplois/
hbts

1 a À 426 362 1660 t _ 1 8 2s%
785 595 650 2750 0.91 22%
806 668 660 2725 l . 0 l 24%
866 850 750 2790 l . l 3 30%

Que peut-on observer ?

Durant le < beau > XMIIème siècle, comme durant les premières décennies de
la révolution industrielle, le taux d'emploi changea peu. Par contre, on voit sur ce tableau,
la crise pré-révolutionnaire, en 1785. Elle se traduisait par un sous-emploi assez net. puis

la Révolution rétablit la situation, sans doute par la mortalité des charnps de batailles
conjuguée à la mobilisation d'une partie de la jeunesse masculine, population la plus

touchée très probablement par le chôrnage pré-révolutionnaire. En 1866, enfin, la
croissance du taux d'emplois reflétait le vieillissement de la population donc
I'affaiblissement du poids des tranches d'âges des rnoins de 20 ans, le renforcement de
celles de plus de 60 ans, la < retraite D concemant encore peu de monde à cette époque.

246 Sauf mention contraire, les statistiques présentées dans toute cette partie du travail sont tirées
des rôles d'imposition pour la subvention. au XVIIIème siècle et des recensements pour le XIXème
siècle. (AMSA)
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Le vieillissement de la population de st-Avord au XIXème siècle

Recensement
de2{7 :

Les moins de 15 ans Les 60 ans et olus
Nbre o/o Nbre %

| 806 866 32_4 208 7.8
1866 851 rU-) 361 12,9

En réalité, le rapport des hommes au travail changea trop peu durant les deux
siècles que nous étudions pour que cela justifiât un changement fondamental dans les
ratios que nous représentons ici. Aussi, les deux courbes de I'ernploi et de la population

sont grossièrement parallèles. Le résultat le plus discordant, celui de 1828 était sans doute
faux. Le greffier avait négligé I'enregistrement des professions, elles furent pratiquernent

toutes sous-estimées, les journaliers qui représentaient 227 personnes en l8l8 n'étaient

plus que 27 en 1828, chiffre rnanifestement faux. Dans tous les commentaires qui suivent,
il faut donc se méfier des résultats pour 1828.

Mais nos chiffres, en général, ne reflètent que la partie visible de I'emploi, la
partie orientée vers le marché, celle qui faisait circuler I'argent et intéressait à ce titre

I'Etat fiscalisateur

En effet, de 1700 à 1870, la cellule fondamentale de travail était la famille

mononucléaire où chaque élérnent participait à l'économie du groupe en fonction de ses

forces < naturelles >. En principe, tous les maris travaillaient à des activités qui pour

quelques unes étaient d'autosubsistance pour le groupe et pour les autres orientées vers le

marché ; les femmes étaient toutes occupées au foyer, plutôt dans I'autosubsistance mais

souvent aussi orientées vers le marché. Ainsi, un très grand nombre d'épouses

commercialisaient les productions de leurs maris. Enfin, les enfants participaient au travail

en fonction de leur âge, de leur sexe, de leur position par rapport à leurs frères et soeurs, de

la richesse de leurs parents, etc.

Ce modèle de I'exploitation familiale, additionnant les activités concernait

aussi bien les artisans que les joumaliers ou beaucoup de commerçants, autrement dit,

l'écrasante majorité de la population jusque vers 1840, un peu moins par la suite.

Finalement, nos courbes reflètent plus des effets de conjoncture que des effets

de structure, ceux-ci n'apparaissant qu'après 1845-50.

Mais nous avons aussi représenté sur plusieurs graphiques (no | àL 4)

l'évolution du nombre de métiers mentionnés dans les sources. Ce chiffre reflétait le degré

de spécialisation du travail, donnée arnbiguë certes, mais pourtant utile. En effet, la

217 AMSA. aft.271 et297.
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spécialisation des rnétiers pouvait refléter aussi bien une pression numérique sur le rnarché

de I'emploi et un cloisonnement corporatif qu'une évolution structurelle de l'économie

générale du pays ou des rapports de la ville à son environnement.

On peut observer sur le graphique suivant que la plupart des branches, à

l'exception du bâtirnent et du commerce virent leur degré de spécialisation interne

s'accroître notablernent durant le XVIIIèmo siècle, de la fourchette d'indices 40-g0 à

I ' indice 100.

Graphique 2 Evolution du nombre des métiers des différentes branches
(indices, base 100 en 1785, échelle logarithrnique, pour l'artisanat, les fabrications

diverses, le bâtiment, la terre et les transports, le commerce alimentaire, le commerce non
alimentaire, les services privés et les services publics.))
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Au XIXème siècle, par contre l'évolution ne se poursuivit qu'au delà de 1840

et fut spectaculaire pour le commerce, cette fois-ci, tandis que l'artisanat se distingua plus

négativernent.

----+-- r- l i
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A St-Avold, compte tenu de ce que l'on sait par ailleurs, on peut dire que, au

début de la période, les hommes pratiquaient souvent plusieurs activités2a8, la

spécialisation était faible car le nombre des actifs était lui-même faible. par la suite, le

nombre des spécialités (des métiers) augmenta à peu près avec la population jusqu'à la

décennie révolutionnaire.

Par contre, la période qui va de 1780 à 1830-1840 révèle bien une < crise > de

la ville, irnmédiaternent avant la révolution industrielle. On a vu dans les chapitres

précédents que St-Avold était en perte de vitesse dès 1750. Cela se traduisit par un anêt de

la spécialisation, en même temps que la population commençait à stagner.

Puis, la reprise de la croissance de la population et finalement la participation

de la ville, malgré son lnarasme propre, à la transformation str.rcturelle de l'économie

générale aboutit à une reprise de la specialisation à partir de 1840, environ.

Cependant, cette spécialisation des métiers fut très différente selon les

branches d'activité (graphiques suivants, 3 a et 3 b) ce qui permet déjà de cerner le devenir

économique la ville au XfXèrne siècle. Durant le XVIIIème siècle et mêrne jusqu'en 1830,

le commerce est resté très peu spécialisé, en gros, un marchand vendait un peu n'importe

quoi, en fonction de la demande. Par contre, l'artisanat2ae et les fabrications diverses se

transformèrent beaucoup plus tôt. Concentrés sur un petit effectif vers 1700, ils devaient

être alors assez polyvalents. Mais dès avant 1760, une forte spécialisation était intervenue,

en rnême temps que la population avait augrnenté rapidement.

Au XIXème siècle enfin, les deux activités qui se specialisèrent le plus furent

les activités commerciales, que ce soit le commerce des denrées alimentaires ou tout autre

commerce. Par contre, l'artisanat évolua peu mais les fabrications diverses, elles, furent le

siège d'une évolution differentielle : toute une série d'anciennes productions périclitaient

(avant 1830-40) et toute une série de nouvelles fabrications se développaient.

Quant aux services (graphique 3 b), ils montrent une divergence nette. Le

nombre des métiers des services publics et privés évolua presque parallèlement au

XVIIIèrne siècle mais les services privés dépassèrent les services publics vers 1750-60 et

248 L'évolution globate en indice, du nombre des specialités, se lit sur le graphique no 4. On peut
comparer ce résultat avec les indices détaillés du graphique 2 et les nombres réels des graphiques 3
a et b que nous avons dû dérnultiplier car les huit courbes superposées étaient illisibtes.
24e Nous regtoupons sous cette rubrique la sornme des métiers traditionnels du bois, du fer, du cuir
et du textile. Et nous distinguons cet artisanat des petites fabrications diverses telles que la poterie,
le travail des graisses et huiles, du plâtre.
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se multiplièrent un peu à I'image du commerce après 1840, tandis que les services publics

évoluèrent peu.

Graph. 3 a Evolution du nombre des métiers dans quelques branches d'activité
des secteurs primaires et secondaires
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Graph.3 b Evolution du nombre des métiers dans les activités tertiaires
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Nous pouvons approfondir I'analyse en prenant en compte l'évolution

numérique de chaque métier. Parallèlement, nous pourrons évaluer aussi l'évolution

résidentielle (les < retraités >>, rentiers, pensionnaires et propriétaires) et aussi la perception

des effectifs considérés comme pauvres.
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Mais cette analyse dans le détail de l'évolution des branches de I'activité
urbaine' nécessite la déf-rnition préalable d'un cadre de référence fixe. Celui-ci nous est
donné par les courbes globales précédentes (du graphique l), c'est-à-dire l,évolution du
nombre des feux, du nombre des emplois et du nombre des spécialités, transfbrmée en
indice (graphique 4) et confrontée aux résultats de chaque branche. Comme les données
d'Ancien Régime font presque toujours abstraction de l'emploi des dépendants, nous
prenons uniquement les chiffres des rôles de subvention, sans les valets, servantes etc.

En conséquence, dans les différents graphiques des chapitres suivants, on peut
toujours comparer entre elles les données d'Ancien Régirne d'une part, les données du
XIXème siècle, d'autre part et enfin, quand on franchit la césure séculaire, on ne doit pas
oublier que les données du XWIIèrne siècle sont sous-évaluées par rapport à celles tlu
XIXème car elles ne comptabilisent pas les < mineurs >>, c'est-à-dire les moins de 25 ans.

Graphique 4 Evolutions globales
(en indices, base 100 en 1785)
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Venons-en à I'analyse de l'évolution des différentes branches de I'activité
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Dans une ville, l'importance du nombre des hornmes avait pour corollaire une

certaine prolifération des types d'activité, un certain polymorphisrne qui était la

caractéristique même de la ville.

Il y avait tout d'abord les activités d'autosubsistance, d'autant plus importantes

que la ville était petite. Le poids de ce premier secteur, le secteur < prirnaire > donne donc

déjà la tonalité d'ensemble de la ville.

Ensuite, il y avait les activités artisanales présentes massivement dans tous les

types de villes. Cependant, ce qui pouvait varier énonnément ici, c'est la spécialisation

éventuelle des villes dans une branche ou l'autre. Souvent, une tradition artisanale précise,

parfois liée à des facteurs géographiques fut à I'origine de l'évolution industrielle du

XIXème siècle.

Enfin, le commerce et les services qui pouvaient être très différentiés étaient la

marque la plus spécifique de la ville et leur évolution montre dans quelle rnesure la ville

participait aux transformations de I'environnement économique car l'industrialisation de

l'artisanat eut pour conséquence la séparation progressive des activités de fabrications de

celles de commercialisation.

Nous balaierons donc systématiquement dans la suite de l'étude, les secteurs

primaires, secondaires et tertiaires, ce qui permettra de cerner plus précisément comment

l'activité économique de la ville se transforma entre 1700 et 1870.
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I L'AUTOSIIBSISTAJ\CE URBAII{E

La quantité des données disponibles est à la mesure de l'irnportance de ce
secteur d'activité et du caractère stratégique des subsistances jusque vers 1860. On peut

évaluer le morcellement foncier, le lien des differents métiers à l'agriculture, les types de
culture et d'associations culturales, de techniques, d'élevages et enfin les rendements de
cette abtivité250 .

Ces informations, bien qu'éparses et disjointes sur le plan chronologique

pennettent de se faire une idée assez précise sur l'importance sociale de l'agriculture de la
ville, d'esquisser une typologie de I'agriculfure naborienne et de la comparer aux

agricultures rurales locales, d'examiner l'évolution du cornplexe agro-pastoral et de
montrer comment il est devenu pour la ville une planche de salut. Enfin, nous pourrons

tenter de cemer une catégorie sociale toujours irnportante à St-Avold, les journaliers qui

étaient le plus souvent de petits agriculteurs ou horticulteurs.

Tout d'abord, voyons si le ban urbain était cornparable à un ban rural des
envlrons :

Source25l

St-Avold
Canton

(23 communes) Moyenne cantonale
Terres labourables 617.66 8576.t2 J / J

pres r57.  l3 2279.7 99
iardins 7 t , 1 6 419.5 t 8 , 2

total communal 3159.99 t8077-34 785

La superficie du ban naborien peut être considérée comme très importante,
3160 ha pour une moyenne communale du canton de 785 ha. Cependant, les deux tiers
étaient constitués d'une forêt ducale puis royale qui échappait pour partie aux habitants.
Pour partie seulement car cette forêt fut une précieuse ressource, longtemps très bon
marché pour les riverains. Et si I'on retranchait la superficie boisée, il restait 846 ha.
toujours plus que la moyenne à l'échelle du canton. St-Avold possédait deux fois plus de
terres labourables, 1,5 fois plus de prés et 4 fois plus de jardins qu'un colnlnune rurale de
son canton.

Cette importance relative de l'emprise fbncière des villes était foéquente en
Lorraine2sz.

2s0 Sources aux AMSA : matrice des 2Oèrnes d'imposition (1775),terrier de la même époque,
états de section du cadastre de 1791, plan cadastral de 1836, matrices de lTgl à 1g66, listes de
récoltes de 1794-95, recensements des animaux a-ericoles de 1851 et | 861, données éparses dans les
délibérations rn unicipales.
2st L de Chastellux, Le terriloire du tlépartentettt de lq Lfoselle, hi-stoire el.statistique, ]\,letz, lg60
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Il s'agissait là de la situation en 1860. Quelle était la superficie agricole yers

1704, y eut-il des défrichements, de quelle arnpleur ?

Pour l'année 1765, nous disposons du revenu en nature des dixrnes de la ville.
Cela permet de calculer que les terres novales représentaient à cette époque 6,6ya de Ia
superficie initiale (environ 200 arpentst-t'1. C'est peu irnportant et on ne sait pas ce qui
s'appelait terres novales, peut-être avaient-elles été défrichées très anciennement. D,autre
part' pour le XVIIIème siècle, après 1710, on n'a que des échos d'essartages minuscules.

Tout d'abord en 1730, le défrichement d'un canton de bois sur le Guekenberg
libéra 6 jours de terres et hois jardins. Puis en 1774, on défricha 22 arpents,le < bois des
bourgeois >>, ascensé pour des cultures. Cela devrait donc représenter une trentaine
d'arpents pour tout le siècle et cette faiblesse est tout à fait vraisemblable compte tenu du
fait que la forêt royale était intouchable et que les autres bois du ban étaient minuscules.
Cependant, vers 1700 un plus gros essartage avait eu lieu, justement dans la forêt. Autour
des deux routes qui partaient vers le Nord et l'Est, I'application des Edits ducaux25a avait
fait tailler deux tranchées de part et d'autre de la route, qui sont encore visibles
aujourd'hui sur un petit tronçon. Cela représentait 677 jours, l3g ha2ss. Mais ces
mauvaises terres n'ont jamais porté que des cultures intermittentes et ont même fini en
friche au XIXèrne siècle. Durant ce siècle, on a enfin transfonné l0 ha de forêt en terrain
de manoeuvre militaire, mais cela n'eut pas d'incidence agricole.

En fin de compte, la ville avait déjà fait le plein de ses possibilités agricoles,
vers 1700. Et son ban, sans être extraordinairg était consistant, formé de mauvaises terres.

252 En Lorraing la plupart des villes avaient un ban beaucoup plus étendu que celui des
communautés rurales, ce que montre bien la statistique de Chastellux potll la Moselle. Mais ce
n'était pas un cas genéral en France. Ainsi, à Meulan (40 km de paris, sur la Seine, 6000 habitants
actuellement), la ville ne représentait que moins de 400 h4 les terres labourables, vignes et prés ne
contenaient qu'environ 2I0 ha vignes et jardins, à peine 35 ha. Cette médiocrité de I'emprise
foncière de Meulan est un des facteurs de sa stagnation démographique jusqu,à nos jours. Située
dans la grande banlieue parisieme la ville de Meulan ne peut voir sa popolation (essentiellernent
pavillonnaire) s'accroître beaucoup, tandis que I'ancien village voisin Les Murearx, beaucoup plus
vaste, est devenu une ville de 30.000 habitants. (M. Lachiv er : La population de Meulan du
wllème au xlxènrc siècle, étude de démographie hisrorique, paris, 1969.)2s3 AMSA, délibérations,3l octobre 1765.Il est difficile de connaître les superficies réelles,
même vers 1800 car les sources sont contradictoires : 3200 à 4000 arpents de terres labourables
selon qu'on prend les Etats de sections de l79l ou les chiffres propagés par Colchen. A St-Avold,
le jour de terre (arpent) en usage au XVIIIèrne siècle était le jour de Lonaine de 20 ares et 44 ca. La
-fauchée de prés (de Lorraine) faisait % de jour, 15 ares et 33 ca.254 Arrêt du ler awil 1699. Voir H. Baurnont, Etude,s sur le règne de Léopold, duc de Lorraine et
de Bar, 1894, p 596.
25s Cadastre de 1791, Section C. n. 1064-1065.
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sablonneuses, ce qui s'est révélé une chance, ce type de terres étant bien adapté à un
jardinage abondamment furné grâce à un élevage important.

St-Avold possédait donc les superficies cultivées d'un

quels habitants cela concemait-il, était-ce un village d'agriculteurs

bien l'irnpact social de cette agriculture était-il plus irnportant ?

gros village. Mais qui,

inclus dans la ville ou

1) lmnact social de I'agriculture naborienne

Les informations les plus précises à propos du système cultural et de I'irnpact
social de l'agriculture locale, nous sont données à l'époque révolutionnaire, quand on

établit un cadastre (en l79t) et sous la teneur quand la guerre et la pénurie poussèrent

l'Etat à se renseigner sur toutes les productions stratégiques (17g3-g5). Le cadastre2s6

fournit le premier instantané complet des ptopriétés rurales et urbaines du ban. eue voit-

on?

Compte tenu de ce que les deux sources ne sont pas totalement superposables,
on peut avancer que plus de 70 % des ménages de la ville étaient propriétaires. parmi les
moins riches étaient les manoeuvres ou journaliers et 80% d'entre eux étaient
propriétaires. Seule la catégorie des pauvres (non imposés) était très peu propriétaire. Mais
même panni eux, il peut y en avoir eu quelques uns ainsi que I'indique le procureur du
Roi2s7. De plus, parmi les non-propriétaires se trouvait un certain nombre d'enfants
majeurs qui n'avaient pas encore hérité des biens de leurs parents. Si l'on rapproche le
nornbre de cotes d'habitants de la ville présents sur la matrice (environ 530 adultes) et le

256

257
Matrice cadastrale de 1791, AMSAe art. 346-
En 1778, Gerardy désireux d'expurger la liste des pauwes exempts d'impôts (la chambre des

de Nancv le réclamai

compa raison entre les catégories profession nelles p résentes

Secteurs
d'activité

des naboriens

sur les rôles d'impôt et au cadastre
Actifs du rôle de 1785 Actifs du cadastre de l79l

nbre de métiers
mentionnés

nbre total d'actifs
mentionnés

nbre de métiers
mentionnés

effectif total
St-Avold Forains

Primaire
donl mqnoeutryes

8 87
17

8 70
38

+J

I I
Secondaire 42 273 3 5 215 36
Tertiaire 27 ) ) 30 89 l 0
Pauvres t t2

Total 77 527 t ) 374 89

comptes de Nancy te rectamart avec rnsistance les propriétés des uns et des autres :
Pauwes avant I maison l m a i s o n + l i a r d i n iardin + terres tisserants n'ont rien et ne travaillent pas

Effectif 5 J 2 2 84
l0 o/o des pauvres en 1778 étaient donc propriétaires.
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nombre de feux de 1792 (634), on retrouve une proportion écrasante de propriétaires :
82%.

Certes les maisons étaient incluses dans ces propriétés mais dans toutes les
classes de fortune, les propriétés rurales fiardins, prés, terres labourables25s ) dominaient
ofi étaient très importantes comme le montre le tableau suivant.

Ainsi, les plus menus propriétaires ne I'étaient pas de leurs maisons rnais de
parcelles de terres et surtout de jardins. En réalité, la propriété d'un jardin était à ces
siècles pré-industriels ce qu'un livret de caisse d'épargne sera au )o(ème siècle. En
l'absence de banques, l'immobilisation la plus sûre d'un petit pécule ne pouvait se faire
que dans des petites parcelles, surtout desjardins parfois de quelques verges carrées25e. La
terre était donc un placement. La répartition des propriétés selon diverses couches de
population nous fait retrouver ceffe universalité de I'agriculture urbaine domestique.

Nombre de
Graphique 5 : La répartition des propriétés (1791)

tranches de revenus estimé sociales

2s8 Leur quasi totalité se trouve dans les sections A-B-C du cadastre et les maisons dans [a section
D' Cf' AMSA, trt.332-333'334 et 340. Tous les Etats de section ne sont pas de la mâne date, mais
ont été réalisés de l79l au Directoire.
2se Le l6àne de jour était une unité fréquente, soit 15,6 verges carrées, c'est-à-dire à peu près I
are et 28 centiares.

I ranches de revenus
des prooriétés

nombre de
propriétaires

nombre de parcelles
A-B-C (teres)

nombre de parcelles
D (maisons)

% du fbncier
bâtiinférieur à 10 S 200 2 8 1 3 8 12%

l 0 - 4 9 f 322 1043 196 I6Yo
5 0 - 9 9 t r22 748 1 0 5 12.5Yo

100 - 999 J 79 930 82 ïYo
1000 et plus 5 49 9 l5^5Yo

Total 728 305 I 430 lZ .4yo

82

72

52

+2

2

l:

2 .

inf
- 8 -

l 0 à 1 9 æà.t9 5 0 à 9 100 à 199 a|) à9c) 1000 crd$
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Le groupe urbain central des artisans possédait la majeure partie des terres
cultivées à St.Avold, sauf dans [a catégorie des plus grandes propriétés2t"r. 1 faudrait
ajouter à leurs cotes celles de marchands, d'officiers locaux, < chevaliers de St-Louis > ou
< commissaire de police >. Le caractère domestique de l'agriculture locale se perçoit aussi
au grand nombre de veuves, souvent très modestes et parfois riches, propriétaires de terres.

Seuls les lnanoeuvres et les laboureurs étaient des agriculteurs spécialistes. Or,
un quart de ces manoeuvres et 40 o/o des laboureurs, voituriers, etc.26l étaient des
< forains >>, c'est-à-dire des habitants des villages voisins qui exploitaient et avaient acheté

les terres du ban de St-Avold, voisines de celles de leurs bans respectifs. Une centaine

d'habitants de Valmont possédaient à St-Avold, dans le prolongement de leur village, 4l l
parcelles262, presque uniquement des terres labourables. Cela représentait un quart de cette
catégorie de terres à St-Avold, ce qui est important. Autrement dit, les citadins ne

s'intéressaient pas beaucoup à ces terres qui étaient de surcroît les meilleures du ban263 et
laissaient les habitants du plat-pays alentour s'approprier une part notable des terres

locales, celles qui étaient les plus éloignées du bâti urbain26a.

260 Il y avait 5 propriétés locales dont le revenu était estimé à plus de 1000 f (liwes de France).
Les biens de la Nation (la forêt), de la ville, d'un maître de poste et de deux acquereurs des fermes
de l'abbaye (biens nationaux).
261 Les 26 voihriers ou < chartiers > étaient presque tous naboriens tandis que les trois quarts des
39 laboureurs étaient des voisins de Vahnonl Altviller et I'Hôpital essentiellement. Il est probable
que le greffier de St-Avold, voire les intéressés eux-mêmes se vivaient éomrne voituriers ou
laboureurs selon qu'ils sont ruraux ou citadins.
262 Presque toutes en section A.
263 La ville était dans le fond du Wamdt, territoire sablonneux et à tendance rnarécageuse. par
contre, les terres voisines de Valmont étaient situées sur le plateau lorrain, aux sols chimiquement
plus riches. Si les < bourgeois de St-Avold >> s'étaient intéresses à ces terres, leur dernande aurait
fait monter les prix et await finalement évincé beaucoup de ruraux impécunieux. Or, ce n'était pas
le cas.
2sEn tout, il y avait 135 propriétaires forains des villages voisins sur les 741 cotes de la matrice de
1791. Du côté de I'Hôpital (14 forains sur un petit espace) on retrouvait la même pénétration de la
propriété rurale sur le ban urbain. Cependant, du côté de Macheren-Petite-Ebersviller, la sit'ation
était toute différente car les rutaux rencontraient un môle de résistance, le Nideck, écart de St-Avold
peuplé de ruraux qui avaient un fort besoin de terres. Il y avait donc peu de pénétration de ce côté-là
et seulement 5 propriétaires forains. Par contre, les Naboriens (probablement du Nideck) étaient très
présents, sur le ban d'Ebersviller où les < plaids annaux > de 1706 (AD Moselle, B 6404) montrent
10 propriétaires du village contre 47 de St-Avold parmi les 75 < portériens >>, c'est-à-dire forains.
enregistrés.
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Carte 5 L'interpénétration des propriétés rurales :
(Les flèches indiquent le sens de I'expansion dés propriétés des habitants

des differentes communautés.

Les informations sont donc concordantes. Il y avait à la fois un village dans la
ville (l'écart du Nideck) et une agriculture plus spécifiquement urbaine, un jardinage des
terres les plus proches de la ville et une certaine désaffection pour les terres plus éloignées.

Par conséquent, I'agriculture urbaine était constituée d'une rnultitude de micro-
exploitations flanquée d'un très petit nombre de grosses fermes, parmi lesquelles se
trouvaient les deux fennes de I'abbaye et celles de citadins plus agriculteurs que les autres,
en quelque sorte des ruraux habitant la ville. Il y avait au moins 6 exploitations vers 1795
qui avaient de 20 à l66jours de superficie, prairies comprises265 mais sans doute, pas
beaucoup plus. Les déclarations des habitants, sous la Convention permettent en effet de
mesurer la dispersion des exploitations, en superficie.

265 AMSA, aft. 302 et 323 et voir note suivanfe.
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Graphique 6 : Répartition des exploitations (An III) à St-Avotd266
(nornbre d'exploitations par catégories de superficies et supert'icies totales cultivées. en

lours de culture, I j:20,44 ares)

lùtoed@citrics

Sperf tcale

mirsdeljar làZsjon t7sàsjon 6àll5jan 20à166jon

Certes, les grandes exploitations utilisaient 20 à 30 o/o du finage agricole (voir
tableau page suivante), mais celles de moins de 10 jours (l 1,5 précisément) représentaient
plus de 680 jours de tenes (139 ha\267

Cette dichotomie de la structure foncière à St-Avold, à la fin du XWIIème
siècle correspond-t-elle à des tlpes de cultures et d,élevages différents ?

266 Les déclarations sont malaisées à utiliser du fait des fraudes et du désordre dans leur
enregistrement. En général, plus on s'éloigne de la < terreur >, plus la proportion des fraudes
s'accroît' De plus, quand on estimait la quantité de semence nécessaire à l,exploitation, on
surestimait ses semis et quand on devait déclarer les récoltes, on les sous-estimait, bien entendu. Et
cornme Ia jachère pouvait varier d'une année à l'autre, on ne peut très exactement aboutir à des
résultats certains par estimation. Ainsi, on prévoyait 523 jours de culture de seigle pour l,an [II,
pour obtenir de la semence et quelques mois plus tard, on déclara 258,5 jours de cultures réalisées.
Et il n'est pas exclu que ce soit vrai.
zo' Le plus grand nombre des exploitations se Fouve dans la catégorie de celles qui faisaient de | à
2,5 jours (0,2 à 0,51 ha)' Il s'agit de plus de la moitié du total, 144 sur 229. Cependant, cette
déclaration ne reflète que la moitié de la réalité. En effet, une confrontation d.es noms des
différentes déclarations (An II-f[-N) montre environ 480 farnilles récoltantes soit 76o/odu nombre
des feux.
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2) Tvnes de cultures et d'élevages :

Sous la Convention, les productions les plus fréquentes étaient des complants
de rnais et de pommes de terre, 24g et 220 farnilles sur 260 déclaraient des
ensemencements de cette sorte268. Le seigle était déjà moins cultivé (150 farnilles selon la
même source). Ces productions servaient à l'alimentation directe de la famille et aussi à
l'élevage de un ou quelques porcs, au fourrage de querques vaches.

Les déclarations de cultures de seigle (autre source) 2Go

Nombre d'exploitations Superficie totale
Moins de I iour 55 31 ,5

| à2,5 iours (0.2 à 0.5 ha) 144 199 25 (4? o/"\
2,75 à 5 iours 20 78.7s
6 à 10 iours 7 54.5

24 à 50 iours (5 à l0 ha) J 99 (2r %\
Total 229 463 lours

Les déclarations de cultures pour I'An III permettent de calculer I'exploitation
moyenne pour chaque famille, par production et de sinrer ces moyennes par rapport aux
cas extrêmes :

Production
Source AMSA 302

Superficie totale
(iours)

Nombre
d'exploitations

Exploitation
moyenne (iours)

Cas extrêmes fiours)

Froment 40 40 4U
Avoine \ )  )<

/ . J Yz à30
Foin r98.525 47 4,22 t/a et 1/8 à32

Trèfle 50.625 l 5 3,375 1/8 à 40
Seisle 260 1 5 0 1,73 % à 3 1
Orge 90. I 8 l l . l % à20

Pomme de terre 206.5 249 0.83 1 / 8 à 4
Maïs 149.1 220 0,6E Y 4  à 8

Chanvre 15,875 49 O,32 l /8  à2 .5
Navette 8.625 7 r.23 t / 8  à 2 . 5

Lin 1 , 5 4 o,375 % à %
Total"'u t076,125 260 4,14 %  à  1 6 7 . 8 7 5

268 On rencontre beaucoup de variantes dans les complants : orge + seigle, orge + trèfle, orge +
mars et même orge + pommes de terre * rnais. Cela dénote une agriculture qui tend au jardinage et
qui n'a d'ailleurs fait qu'enrichir ses productions avec le temps. Avant le XVIIIème siècle. on
tr-ouvait déjà des cultures fourragères apperées localement des < rùbfeldern >.26e Declarations des seigles des citoyàns de la cornmune de Rosselgène, AMSA, afi.323.270 

Quelle est la représentativité de ces 1076 jours de cultures déclarées 2 l076jours font 220 ha
prairies comprises, alors que le cadastre nous donne 846 ha pour le ban (terres + jardins + pÉs). Les
propriétés valmontoises représentaient 150 h4 avec les autres forains, environ zoo na. par contre les
prés des Naboriens à I'extérieur ne faisaient que 4 ha environ. L'un dans l'autre, les déclarations
représentent donc environ 220 + 200 - 4 : 436 / 846. Le trèfle occupait environ 5olo des ten.es
labourables, donc la jachère (en principe 33% des terres labourables) était réduite à 33 - 5 :2go/o.
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Les laboureurs (et les voituriers) qui étaient les vrais professionnels de
I'agriculture avaient de gros besoins de fourrage pour nourrir leurs attelages. D'ou
l'irnportance de I'avoine, du foin, du trèfle, dans les grandes exploitations (superficies
moyennes assez fortes et petit nombre des producteurs). Cependant, le quart et le huitième
de jour se retrouvaient dans toutes les productions (sauf le blé, cultivé seulemenr par une
seule ferme, sur le plateau).

Ce tableau met en évidence autant la pulvérulence de I'agriculture urbaine que
sa dichotornie car il existait jusque sur le ban de la ville une grande agriculture de mêrne
type que celle qu'on pouvait trouver à la campagne. Cependant, I'agriculture de St-Avold.
agriculture avant tout de pauvres et de besogneux microfondiaires, était en avance comme
nous le verrons un peu plus loin sur la révolution agricole française.

Un examen du recensement des cheptels, réalisé à cette époque, montre la
même dispersion du troupeau naborien que des cultures.

Mêrne si l'élevage était répandu, il ne concemait pas tout le monde. Au rnieux,
si I'on a 72 o/o de déclarations de propriétaires de bestiaux comme pour les cultures, on
peut estimer le nombre total des propriétaires d'animaux ruraux à 451, soit 7l% des
ménages à la même époque.

soit 172 ha- Dans ces conditions, les déclarations de cultures de I'an III pourraient donc représenter
436 + 172 : 6081846, 72 o/o des terres exploitées. Un sondage à 7z%, en quelque sorte. Il y aurait
donc eu 1500 jours (305 ha) des terres exploitées en I'An III.271 AMSA, art. 303. Environ 60 % des déclarants de récoltes se retrouvent sur la liste des
propriétaires de bestiaux. Et 80 de ces derniers ne déclaraient pas de récoltes. Les listes sont très
mal orthographiées, ce qui ne facilite pas les recoupemenrs.

Nbre de
porcs

Nbre de familles
Nbre total
de porcs

Autres bestiarx de ces familles
Total des
bestiaui

o/
/o Chevaux Vaches. boeufs Chèvres (moutons)

0 38 rI.7 0 t2 16 t2 40
I 65 20 65 l il 9 86t
L t27 39 254 z) 69 l 9 365
J 52 t6 156 9 43 0 208
4 2 l 6 i 84 8 22 2 i l6
5 9 2.8 45 L4 0 66
6 2 42 5 l 0 I  (30) 88

2 l 4 8 A+ 0 26
8 I 8 4 0 t3
l 0 I t0 f 0 ( l 0 l5T2 t LZ 8 0  ( ! ) 0 20

Total 325 100 690 87 t93 43 + r30) 1043
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En fin de compte, la proportion des propriétaires de bestiaux était du rnême
ordre que celle des récoltants, environ 70-75% du nombre des f-eux. C'était aussi la
proportion des propriétaires, plus de 70%.

Cela signifie enfin qu'il existait un gros tiers des ménages qui n'élevaient pas
de porc.

Parmi les autres, les plus pauvres avaient une ou deux chèvres, les autres
avaient une à 3 vaches, presque tous avaient quelques porcs mais presque toujours moins
de 3. Le troupeau montre à nouveau un pullulement d'exploitations visant plus à
I'autosubsistance qu'à la vente, à côté d'un tout petit nombre de troupeaux (( spéculatifs >.

Parmi les petits herbivores, on retrouve cette dichotomie. Les chèwes étaient
élevées pour le lait de la famille et secondairement la viande, on les trouvait donc en petit
nombre comme les vaches et un peu dans chaque famille, tandis que les moutons

apparaissaient rarement autreffIent qu'en troupeaux assez importants, appartenant à
l'abbaye272, à des bouchers ou d'autres spéculateurs.

A certaines époques, le hameau du Nideck avait un droit de troupeau à part, du
fait de la distance entre la ville et cet écart. Le 9 août 1772, ce troupeau2T3 fut surpris en
vain pâturage abusif sur les prairies du village voisin de Petite-Ebersviller. Le procès-

verbal des bangards de ce village consigna Ie tableau suivant des animaux fautifs :

Nombre de cheweauxtt' I 2 4 5 6
Nornbre de propriétaires 2 I I 2 I

Donc ces 7 familles de manoeuwes du Nideck27s possédaient 24 chevreaux.
Mais une interprétation sur le reste du troupeau est malaisée. Ces jeunes devaient être
nourris quelques temps par les éleveurs, avant d'être revendus lorsqu'ils produiraient du

272 Par un arrêt de 1725 etqui renouvelait des privitèges antérieurs (un arrêt ducal de L625, par
exemple), les Bénédictins avaient un droit de troupeau à part pour un ensemble de terres, plusieurs
cantons et fermes qu'ils possédaient sur le ban et dont ils revendiquaient le titre, contesté par la
ville, de seigneurs hauts-justiciers. Ils pouvaient entretenir séparément de la communauté urbaine
leurs << bêtes tirantes >(environ 10-15 chevaux et boeufs), 20 vaches, I taureau et 150 brebis mères
suivies de leur progéniftre, dans leur métairie du Weneck (délibération du 3 octobre l7g5). Cela
faisait de hès loin le plus gros troupeau particulier de la ville. Le fermier du domaine avait aussi un
droit de ftoupeau à part. Cf. Délibérations, l9 juin 1774.
273 Selon [e procureu Gerardy le troupeau à part du Nideck ne concernait que les < bêtes
tirantes > et il précisait < sans les veaux > qui devaient êfie maintenus à l'écurie, comme les vaches
s_i.elles ne rejoignaient pas le troupeau communal. (op. cit., 1766, p169.\274 Source, AMSA,, article 27 .
275 Sur le rôle de subventio n de 177 5, on trouve au Nideck : un voiturier, un cabaretier. un savetier
I I journaliers et par ailleurs aussi, sans doute, querques veuves et pauvres.
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lait, à des rnénages pauvres de la ville. Or les habitants payaient le berger au nombre de
têtes qu'ils lui confiaient. D'ou la tentation de ne pas lui donner les jeunes anlmaux qu'on
lâchait sous garde plus ou moins vigilante dans les environs.

En tout état de cause la totalité des dénombrements partiels ou totaux montre
toujours une forte prédominance de l'élevage farnilial vivrier.

On peut donc parler d'une marginalité relative de I'agriculture professionnelle

et spécialisée à SGAvold, ce qui est nonnal pour une ville. D'ailleurs plusieurs professions

non agricoles, en principe, étaient directement concernées par l'agriculture du fait d'un
besoin irnportant en denrées cornestibles, que ce soit pour le bétail de travail (les

voituriers, maître de poste), ou pour un approvisionnement direct en matière première (les

tneuniers, boulangers, aubergistes). Aussi, ces artisans ou commerçants étaient
fréquemment des propriétaires aisés. Les voituriers étaient pratiquement des laboureurs qui

utilisaient la force de travail de leurs attelages à des fins qui n'étaient pas agdcoles276.

L'unique troupeau de moutons était la propriété d'un boucher, Henri Bertol, à l'époque

révolutionnaire. Mais l'élevage spéculatif devait beaucoup varier selon sa rentabilité.

Ainsi, vers 1745- 1750, il semble que de nombreux bouchers possédaient des troupeaux à
part, sur Ie ban, ce qui multiplia les plaintes des voituriers qui rencontraient cette

compétition pour le fourrage local277. or, quand on observe le contexte on constate que

ces troupeaux appamrent après une série d'épizooties qui avaient frappé St-Avold et la

région en 1743 et 1744278. Il semble donc que la rareté du bétail et de la viande avait fait
monter les prix après 1744, d'autant que l'épizootie restait endémique27e, attirant des

spéculateurs sur le marché de la viande. Les bouchers qui avaient l'habitude de la

manoeuvre, bien sûr, mais aussi un chirurgien brasseur d'affaires, Antoine Knoepfler et un

276 Aujourd'hui, on parle de rentabitiser le capital-machine en le faisant travailler 24 heures sur 24.
Mutatis mutandis, il s'agissait de la même chose pour ce qui conceme les voituriers. Les chevaux
mangeaient tous les jours et le travail agricole ne justifrait pas tous les jours leur présence. D'ailleurs
les commentateurs de la médiocrité du bétail lorrain insistent sur cette polyvalence des grands
herbivores surexploités qui n'avaient même plus le temps de manger. (Cf. Lacost e, La crise
agricole dans le déporlement de la Meurthe, à la fn cle I'Ancien Régime et au début de la
Révolution, Nancy, 1949.)
277 Cf- délibérations municipales, après 1744. La charnbre de police en vint à interdire aux
bouchers d'enffetenir sur le ban des moutons qui n'étaient pas destinés à la boucherie locale car ils
étaient revendus sur pied ailleurs (à Metz, affrrmaient les'oihriers naboriens).278 Délibérations, [3 novembre 1743, autopsie de vaches crevées, le village de l,Hôpital demanda
le cantonnement des bêtes à corne de St-Avold, dans la forêt royale, en décàmbre muliiplication des
cas de maladie, abattage de bêtes données aux porcs...(I2 décembre). 2 novembre 1744, maladie
des bêtes rouges dans les villages des environs, on interdit l'entrée de peaux achetées par les
tanneurs et le passage de troupeaux qui devaient être vendus à Sanelouis (23 décernbre)27e on signala un retour épidérnique en décernbre 1746. àst-Avold mêrne.
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procureur, Louis Bidault s'associèrent pour engraisser un troupeau de 20 boeufs. On
retrouve donc ici encore une certaine interpénétration entre activités rurales et urbaines,

une tendance du capital urbain ici protégé par les privilèges à investir et pousser les

activités rurales les plus rentables, entrant en compétition avec les agriculteurs plus

traditionnels, qui, eux, n'étaient protégés par rien280.

Cependant, I'agriculture et l'élevage, spécialisés et spéculatifs, restaient

minoritaires par rapport à la multitude des petits exploitants. Dans quelle mesure y eut-il

évolution de ce type d'agriculture urbaine ?

3) Evolution du complexe agro-pastoral

On peut comparer tout d'abord l'évolution de l'élevage porcin, élevage

dominant à St.Avold avec l'élevage porcin équivalent de I'ensemble de la France

rurale28l .

Graph. 7 : Evolution comparée des élevages porcins
(nombre de porcs par habitant)

! Nonbæ de pro pr halttut de la FMce nude

[] NmUre rte prcs par habiht de St.,Avotd

I Uornbrc tl,t prcs pr lubihû (hm l-s.amMs d-\ cnrirorlJ

I

280 lci, les deux spéculateurs étaient par leurs fonctions exempts de corvées et ils faisaient paître
Ieurs boeufs avec les bêtes tirantes des voituriers soumis eux aux corvées. D'où les protestations des
uns, l'exhibifion d'autorisations obtenues du chancelier (l'intendant cle Nancy portait le titre de
chancelier du roi Stanislas) par les autres. cf. délibérations du 27 aoit 174g.28r Chiffres de référence fournis par F. Braudel, L'itlentité tle Ia F-rance. 1983, torne 3 p 41.
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Au début du XVIIIème siècle, la ville ruralisée par les événernents du
XVIIème siècle, élevait un nombre de cochons irnportant, probablernent comparable à la
moyenne de l'élevage rural français (environ 0,2 par habitant) mais notoirement inférieur à
l'élevage rural des environs de St-Avold (0,5 par habitant2s2 ).

Cependant, durant le XVIIIème siècle mais après 1727, cette activité s,était

sensiblement accrue, le troupeau porcin avait doublé par habitant alors que la population

avait elle-même doublé. Il est vrai que les fonctions urbaines ne se développant que peu et
mal, la population ne pouvait que recourir au maximum à I'exploitation du terroir local.

Cependant, c'est une révolution technique qui avait permis cette intensification de
l'élevage vivrier.

En effet, I'association culturale mais-pomme de terre n'était probablement pas

cultivée avant 1727. L'élevage porcin des Naboriens était alors limité par la faiblesse des
rendements des productions végétales. C'est l'introduction de ces deux plantes à haut

rendernent et particulièrement bien adaptées au terain sablonneux du Warndt, grâce aussi

sans doute à la présence une partie de I'année de deux escadrons de cavalerie dont le

fumier des 100 à 300 chevaux2s3 alimentait favorablement l'horticulture locale que

l'élevage porcin put atteindre une importance assez largement supérieure à la moyenne de
la France rurale, à la même époque.

D'après P. Boyéz8a, I'introduction du mais s'était faite en Lorraine par I'ltalie

du Nord, la Suisse et le Rhin. Dans ces conditions, il n'est pas anormal qu'il se soit

répandu très tôt en Lonaine allemande2S5. Le même auteur voyait le ban de Longeville (lès

St-Avold) envahi parle maTs en 1735,celui de St-Avold,en 1775. La première mention

282 En 1708, dans trois viltages des environs, Zimming, 86 hbts, Hombourg-l,Evêque, 149 hbts, et
Valmont, 214 hbts, le nombre de cochons était respectivement de 44,59 et 143 (AD MM.,
B-11.727). Vers 1600, une différence était déjà perceptible entre l'élevage porcin urbain
d'autosubsistance et l'élevage porcin rural pour Ia vente de bétail sur pied.283 Ainsi durant I'hiver L774-I775,1'arrnée fit séjourner 278 chevau4 durant des laps de temps
qui allaient de trois semaines à quatre rnois (AN4SA, fournitures aux troupes, écuries, art. lZ2).
D'ailleurs, les délibérations de la charnbre de police traitaient sans cesse du problème des fumiers
qui encombraient les chaussées et obstruaient l'écoulement des eaux périodiquement. Entre lg33 et
1837 la cavalerie des militaires se montait à 185 bêtes, au minimum. Jusque sous le Second Empire
la ville accueillit en gros deux escadrons, bon an mal an. Et le ministère de la guerre qui savait que
la ville avait besoin de l'armée, marchandait sa présence. Cf. délibération du conseil municipal au
XIXème siècle.

::: P. Boyé, Quatre études inétlites,Nancy, 1933.
285 Il était aussi cultivé dans la région de Lunéville. Dans le cas de ces deux régions, il s,agissait
d'un franchissement des Vosges par le mais et d'une culture dans des régions sous-vosgiennes. Il
était appelé en Lonaine blé de Rome ou blé de Turquie, ce qui corrobore I'origine italienne et par
delà ottornane (granoturco en italien).
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que nous avons trour'ée du maïs dans les délibérations municipales est largement

antérieure, le 2 août L745 et la première quantité de mals présente dans un inventaire après

décès, encore bien plus précoce, en l732,puis en 1738286. D'autre part, l'introduction de
la plante se serait faite à l'initiative de l'abbaye de Longeville2sT. Or depuis le début du

XVIIème siècle les deux abbayes de Longeville et St-Avold appartenaient à la même

congrégation (de St-Vanne et SrHydulphe) et les moines allaient d'une abbaye à I'autre.

Rien de ce qui se faisait dans I'une ne pouvait être ignoré dans I'autre. Il est donc

raisonnable de penser que la culture du maÏs s'était développée à St-Avold à peu près en

même temps qu'à Longeville, c'est-à-dire dans la décennie de 1730-39 et avait produit ses

effets fourragers et en tenne de travail offert, dès avant 1750. Elle aurait donc stirnulé

l'élevage porcin et bovin dès cette époque. Par la suite, en 1819-1820, les enquêtes de la

préfecture montrent que le mais n'était plus cultivé dans le canton de St.Avold que par son

chef-lieu288. Mais, en 1844, il servait uniquement à l'élevage des volailles, selon p. Boyé

qui observait un déclin générat du blé de Turquie en Lorraine, sauf précisément sur les

sables de SGAvold.

Vers 1854-56, de fait, les enquêtes agricoles annuelles montrèrent en Moselle

que le maïs était devenu relictuel et que sa culture se concentrait sur un petit nombre de

bans communaux précis et dispersés. Un hectare dans un village pour les cantons de

Forbach et Bouzonville, 10 ha pour le seul ban de Ham sous Varsberg (sur les sables du

Warndt, comme St-Avold) et pour tout le canton de Boulay (1856), quelques hectares

disséminés dans l'arrondissernent de Metz,8 hectares à St-Avold, en 1854. En tout,26

hectares pour la Moselle, cette annéeJà. Autrement dit, la seule municipalité de St-Avold

moissonnait l/3 du rnais départemental.

Ce cantonnement du mais montre que I'intensification de I'agriculture ne s'est

réalisée que là où elle répondait à un besoin social (fourniture de travail et de denrées) et

de plus là ou elle ne contrecarrait pas I'ordre technique et économique (besoins d'avoine

des fennes du plateau lorrain et hauts prix du blé). Enfin, les teres légères comme les

sables du Warndt, à St-Avold, convenaient bien au maÏs.

AD Moselle, B 6378.
P. Boyé, op. cit..
AMSA, art. 305, pour les années l8l9 et 1820.

286

287

288
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L'autre grande production locale, la pornme de terre ne semble pas avoir été
cultivée avant 174028e mais sans doute l'était-elle déjà en l7502eo et certainement en
l76fet ' C'est donc probablement dans les années qui ont suivi le tournant du derni-siècle
que le troupeau porcin a dû se gonfler rapidernent en même temps que les cultures de
tubercules américains dont le rendement prodigieux était encore supérieur à celui du
maTs2e2.

28e M' Morineau a publié en r97t (t'es faux semblant.s d'un cléma*age économique : agricultureet démographie en France au wIIIème siècle, Paris, lg7l, pp 3g46 et 214-222)la réponse ducuré de St-Avold à I'enquête de 1761. celui-ci donnait r". p.i* des céréales avant 1740 et en 1761,mais pour les pommes de terre, il ne donnait que le prix de t761. Dans les environs de st-Avold,dans plusieurs villages historiquement liés à la ville ou à I'abbaye de St-Nabor, oir l,on mesurait enquarte de St-Avold (bailliages de Dieuze et Sarreguemines) comrne Hilsprich, Insming, petit-
Tenquin etc, on curtivait déjà les porrunes de terre 

"nll4o,pu,toi, 
tzso.2e0 une pétition de la chambre àe police du 16 août 175r (délibérarions, AMSA) affirmait que leban portait << seulement un peu de seigle, des topinambours, àu blé de turquie et autre pareil tégumede peu de conséquence >> Les topinambours seraient wr des noms anciens des pommes de terre.Preuve en est que le procureur Gerardy reprit le terme et ignora les pommes de t,erre en 1766 (op.cit') alors que Ie témoignage du curé en 176l prouve leur existence locale, à cette date. A 30 krn ausud" le réglement de la seigneurie de vannecourt, en l74l,parlait des < topinenbeaux dittes poiresde terres ) (AD MM, G 498). Mais la première mention deiommes de terre que nous ayons fouvédans les inventaires après décès de St-Avold est de 1746 (Aô Moselre, B 63g l).

P' Boyé note que la culhne du maTs, dans la Meurthe avait succédé à d,autres culturesintensives cornme celle d-u tabac, après son interd.iction. c'est donc bien là où existaient des brasdisponibles que les cultures jardinées se substituaient aux grandes cultures. or, on sait par Gerardy(AMSA, art' 242) qu'il avait existé une manufacture de tabac à St-Avold, entre 1723 et 1740. Acette époque on cultivait ( un tabac excellent )) sur le ban de St-Avold, nous dit Gerardy. Ici c,estdonc la pomme de terre qui serait une substitution au tabac, [e maïs étant apparu localement apres letabac et bien avant la pomme de tene. Ajoutons enfin que le ver à soie avait été promu par lesautorités ducales, à la fin du règne de Léopold et surtout sous la Régente, en novembre 1729 etnovembre 1730, on avaitplanté à St-Avold 300 <meuriers blancs> dans les jardins, puis on n,enentendit plus parler' Il y eut donc entre 1729 et 1750 une certaine ferveur innovatrice dans les éliteslorraines (duché et abbayes) et lorsqu'elle rencontra des besoins sociaux locaux, elle aboutit à desrésultats.
2et D'où notre extrapolation-interprétation (c'est-à-dile non linéaire) des données concemantSaint-Avold, entre les deux données connues de 1730 et l795,sur re graphique 7, supra.zez D'après les autorités naboriennes, en 1814, tes rendements de l'année étaient les suivants :
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En 1803, le préfet Colchen affinnait que la pomme de terre avait prrs un essor
gigantesque dans le département et qu'elle servait < même >.à engraisser les porcs dont il
considérait par ailleurs que c'était l'élevage dorninant de la Moselle2e3 .

Au XIXème siècle, bien que la ville continue à s'affinner très peu, on peut
constater une nette régression de l'élevage porcin par rapport aux standarts ruraux moyens
français' Et cet affaiblissement concernait aussi les villages des environs de St-Avold.
C'est pourquoi, on peut penser que cette régression tardive (constatée en lg5l) était liée à
I'apparition de la rnaladie de la pomme de terre, en 1844 et non aux progrès de
l'urbanisation2ea. En 1851, st-Avold ne s'étar't donc pas dégagée de cefte activité rurale
mais I'avait réduite à son corps défendant. c'est pourquoi, par la suite, la tendance
s'inversa' vers 1866, l'élevage porcin continuait de représenter à St-Avold un des piliers
de la modeste prospérité locale, bien qu'il s'agit essentiellement d'une auto consommation
familiale' Et en 1883, on avait retrouvé et dépassé le ratio du début du XVIIIèrne siècle
(0,2 cochons par habitant).

Si I'on résume l'ensemble des données qui permettent d'interpréter le
graphique 7' on peut affirmer que l'élevage porcin qui était un élevage d,autosubsistance
très répandu parmi les citadins s'intensifia et doubla d'importance, grâce au
développernent local des cultures de mais et de pornmes de tele, entre 1735 et 1750. Il se
maintint à ce degré jusqu'à la maladie de la pomme de terre, en 1g44, qui fut une

2e3 colchen, op. cit., 1803, 2ème partie, ppl2 à20. Pour lui, la pomme de terre a pris son essor
dans les vignobles, après 1750, date à laquelle elle était à peine connue. Cela confinne le caractère
de < culture du pauwe > noté par beaucoup d'auteurs et qui est aussi valable pour st-Avold comme
le mars et le sarrazin- Cf. M' Morineaq La pomnrc de terre au WIIIènre siècle,ir, Aooul.r, 1970 pp
1767-1785 et Braudel, op. cit., 19g6, t2, pl5g et t3, p39 (A. young a aussi été frappé par
l'irnportance de la culture de la pomme de terre à Pont-à-Mousson, en 17g9, ville viticole à effectif
nombreux de journaliers-vignerons). c'est probablement cette importance des rendements du rnaïs
qui a bloqué la culture du sarrazin, toujours restée insignifiante à St-Avold : I ha vers lg00 (AMSA,
art. 303), I encore en 1849 (art.306 bis), 4 ha en lg53 (art.305).2e4 N' Altmayer, tnafue de st-Avold eipropriétaire tocal d'une ferrnq a ecrit dans les Mémoires de
l'Académie de Metz une série d'articles techniques sur l'agriculture dans les sables naboriens (Cf.
bibliographie, sources impùnées). son optique était expérirnentale, il étudiait des procédés
culturaux apptiqués à des plantes et même à certaines variéiés et comparait les résultats avec des
tentatives d'autres propriétaires des environs. Selon N. Altmayer (Recherches sur ies moyens de
rentédier aux résultats de Ia maladie de Ia pomme de tene dans l'aryondissement de
Sarreguemines, in MAM, 1854-55, pp 55-83), les rendements avaient diminué depuis lg44 dans
une proportion de 7lo/o par rapport au niveau initial et les superficies consacré". À.lu pomme de
terre avaient décru de rnoitié. L'un dans I'autre cela aurait repréienté une dirninution des récoltes de
85%' or ce pourcentage est à peu près celui de la dirninution d,e l'élevage porcin, puisqu,on passe
de I'indice 100 à I'indice l8 enfi.e 1796 et l g5 I .
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catastrophe pour I'autosubsistance locale. Mais dès les années 1850, l'élevage porcin local
tendit à retrouver ses valeurs anciennes.

Cependant, cet élevage était I'objet d'échanges intra-urbains. certains
propriétaires riches, des laboureurs, des rentiers ou des brasseurs qui récupéraient leurs
résidus industriels, des meuniers qui récupéraient le son produit par leurs moulins ou,
enfin, des aubergistes aux gros besoins d'approvisionnement, élevaient des truies parce
qu'ils avaient les moyens de les nourrir à longueur d'année, ces truies produisaient un
nombre de jeunes nettement plus important que pour leur usage farnilial ou professionnel
et il revendaient ces cochons de lait aux joumaliers et aux petits propriétaires en général
qui les engraissaient pour leurs besoins familiaux propres. On retrouve ici encore la
dichotomie élevage viwier, élevage spéculatif.

Ainsi, le complexe horticulture fourragère'es lélevage porcin avait permis à la
ville de grossir démographiquement, malgré la remise en cause de sa centralité
administrative dès l75l et malgré son destin économique médiocre. A tel point que si un
tiers de la population de la Moselle vivait de l'agriculture, en 1g66, dans la ville de Saint-
Avold' le pourcentage (24%) n'était pas massivement inférieur2e6. L'innovation avait
nourri la pauweté dans les deux sens du terme mais elle avait aussi nourri la richesse. Il est
en effet d'autres prodromes de la révolution agricole qui sont décelables localement et
concement plutôt les propriétaires aisés et les grands exploitants.

Sur la liste des productions de l'An III, on observe, en effet, I'importance assez
grande prise dors et déjà par le trèfle. Or les prairies artificielles représentaient un des
grands moyens techniques nouveaux qui permettaient en Europe une révolution agricole,
c'est-à-dire une intensification décisive des cuitures par d.isparition des jachères et
augmentation consécutive des élevages, de la quantité de fumier disponible et enfin des
rendements' Ici' le trèfle n'était encore cultivé que par 15 agriculteurs. Le gros des
producteurs-artisans ne s'était pas encore lancé dans cette production. Cependant, si une
seule parcelle de tÈfle représentait 4/5 ème des surfaces cultivées en prairies artif,rcielles,
les 14 autres de moins de I jour en moyenne montrent que ces cultures cornmençaient à
pénétrer sur les petites parcelles. La periode vit se rnultiplier ces prairies artificielles, à

2e5 Au moment de la confection du cadastre, le conseil municipal (délibérations municipal es,23féwier 1792) affrrmait que les principales productions du ban 1bte ae turquie et pommes de terre)requeraient un <<travail constant et journallier> de la fin mars jusqu'à l'automne. Il s,agissait d,unpiochage répété pour arrêter l'évapo-transpiration et suppriner ies ,naunaises herbes.2e6 voirH.contarnine,op.cit. ,  rg32,t.r,p47.pourSt-Avold,cf. letableau g-xg+.
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partir de 1792-95, c'est-à-dire quand les guerres firent passer par St-Avold un flux
permanent et considérable de soldats et de convois, donc un grand nornbre de chevaux.
Cela fit monter le prix des fourrages en créant une pénurie locale ce qui stirnula la
propagation du trèfle comme des autres cultures founagères2". Mais la signification
sociale de cette introduction des prairies artificielles n'était pas la même pour tout le
monde' Les petits producteurs durent cultiver eux-même le trèfle pour n,avoir pas à
acheter des fourrages renchéris par les circonstances, donc pour ne pas s'appauvrir, tandis
que pour ceux qui vendaient des fourrages, le trèfle devenait un moyen d'enrichissement.

En mettant bout à bout les informations statistiques disponibles, on peut
mesurer la progression des innovations culturales localement et comparer St-Avold aux
environs :

L'interprétation de tous ces chiffres est délicate. A St-Avold, la pression qui
avait poussé au changement était de plusieurs ordres : un besoin social de travail et de
subsistances dans une ville sans dynamisme, ajouté à des terres sablonneuses et légères
avaient eu pour résultat I'importance de I'horticulture locale qui n'était comparable qu,à
Bitche, autre ville qui avait perdu tout dynamisme après 1760. D'autre part, la route et le
drainage du marché, I'importance du passage à certaines époques avaient fait monter les
prix et suscité une intensification de I'agriculture locale, ce qui était en général le cas des

2e7 Affirmation de colchen, op. cit., 1803 et à St-Avotd, en lgl5 (AMSA, art. 305) : le trèfle et la
luzerne ont pris une forte extension < depuis 20 ans )) et ( enervent beaucoup les terres >. Colchen
répétait là une peur repandue et ne semblait donc pas encore connaîffe les fondements benéfiques de
l'introduction des prairies artificielles dans les assolements.2es AD Moselle,258 M l.
2ee AMSA, articles 302,303,305 er 306 bis.3oo AD Mosel le,2ST Nl l .
'1ol  AD Mosel le.25BM2.

% des prairies artificielles o/o cultures à haut rendem.
/ total cultures

St-Avold
St-At old An III2ee

Sr-Avold 1800
St-Attold 1818
Sr-Avold 1849
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villes' Ainsi' à Dieuze' Bitche et St-Avold, l'agriculture urbaine était essentielle dans le
complexe productif urbain, tandis qu'à Boulay, le dynamisme industriel de la ville
pennettait de reléguer I'agriculture au second plan, au XIXèrne siècle et d,autre part, Ia
grande agriculture du plateau lorrain s'était probablement annexée le ban urbain utilisé
alors essentiellement pour Ia production céréalière. C'est pourquoi alors que la jachère
gardait une importance certaine sur le ban de Boulay encore en 1g56, sur celui de Saint-
Avold, elle avait presque disparu déjà en 1g00302 .

Il est probable que la situation était la même à Saneguemines qu'à Boulay :
très grande place des céréales, au détriment des cultures fourragères.

L'agriculture naborienne était donc devenue dès après 1750 un secteur d,autant
plus essentiel à l'économie urbaine que les alternatives d'emplois étaient rares. L,avance
technique de cette agriculture sur les standarts départementaux de l'époque était le résultat
d'un empirisme historique et commercial, d'une adaptation aux qualités du sol et de la
présence des Bénédictins. C'était une agriculture de < gagne-petits > qui répondait à des
besoins sociaux qui n'étaient pas ceux des élites qui avaient les yeux hxés sur les grosses
fermes du plateau lorrain dont elles étaient souvent propriétaires.

D'autre part, les progrès de l'individ.ualisme agraire peuvent s,observer au
travers des procès-verbaux3O3 d'application de l'édit de mars 1767. Ainsi, on peut voir sur
ces textes, rédigés enjuillet-aotû 1767 (17 cas), entre 176g et 1774 (15 cas) et entre 1777
et 1779 (4 cas), donc souvent assez vite après l'entrée en vigueur du texte légal, qui profita
de l'occasion pour augmenter les revenus de ses prairies3@ et se soustraire au vain
pâturage collectif tout en continuant à prof,rter du troupeau commun.

302 Dans le département de la Moselle, la jachere s'est éteinte très lentemen! elle représentait
encore 35000 ha en 1858, environ 50 ha par commune en moyenne, alors qu'en 1800, elle ne faisait
déjà plus que I I ha à St.Avold, commune de vaste superficie (voir H. coniamine, op. cit., 1932, tl,p135)' Cet auteur tributaire de ses sources françaises, du point de vue des lorrains francophones, ne
voit pas l'avance des régions germaniques car elle est liée à la pauweté des habitants perçus comrne
des < arriérés > par les élites préfectorales qui avaient le regard rivé sur les fromentaux où l,on
trouvait des fermes lucratives et où pourtant la jachère se maintint plus longtemps qu,ailleurs,
semble-t-il' (voir Chastellux, op. cit., 1854, description < clinique > des Lorrains, pp 4g4 et
suivantes) Dans le cas de Bitche, par exemple, Ie comité local de la statistique agricole signalait en
1852 que les friches locales fiachères) étaient des prairies de 34 ans qui s,Lséraient dans un
assolement complexe de 9 ans, plus efficace probablement que I'assolement triennal bien connu sur
le plateau lorrain, en général. Si on les considère cornme des jachères, on méconnait une adaptation
l^o:ul" assez productive (Cf AD Moselle, statistique agricole f:S21.303 AMSA, articles 27 et23l.
304 Dans les parcelles encloses, le propriétaire bénéfrciait de ses regains, alors qu,ils étaient
exploités collectivement pour les prairies non encloses et leurs revenus pouvaient échoir à la
corntnune, si elle rnanquait d'argent et rneftait les regains en adjudication (délibérations, 7 sept. 74).
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Car tel était I'enjeu de cette innovation. Elle pennettait aux propriétaires qui
clôturaient des terres de soustraire celles-ci au droit d.e parcours du troupeau communal.
or dans le mêrne temps, leur propre bétail restant dans ce troupeau, bénéficiait de la vaine
pâture collective sur les terres des autres.

or, le prix des fourrages s'accrut bien plus au XVIIIème siècle que beaucoup
d'autres prix3Os, nous montrant ainsi qu'il devenait de plus en plus rare par rappon aux
besoins. Aussi, ceux qui re pouvaient tentèrent de se re réserver.

Qui utilisa le bénéfice de l'édit de clôture ?

Parcelles encloses 1767en re 1767 et 1774. ouis entre 1777 et 1119
Professions des propriétaires Prés306 Terreslabourables

Nombre Contenance Nombre Contenance
Religieux

(les deux monastères et le curé)
4 pièces 3, 6, 13 et 40

fauchées
Officiers (3 cas dont un notaire) 2 pièces 2 e t 4 f I pièce 3 jours

Marchands (2 cas) 3 pièces I pièce t/r jour
Laboureur (un forain) I pièce ? < f

Voituriers (4 cas) 2 pièces 5 pièces r ,  5 /4 ,2 .3 ,
l 0  i .Aubergistes-cabaretiers (2 cas) I pièce et % 6,5 t ,  ?

Marchands tanneurs (2 cas) 2 pièces 5 / 4 e t 3 i
Iv!4ître boulanger (2 cas) 3 pièces 3,  5 ,4 ,5  e t  6

Meuniers-fenniers (8 cas) l3 pièces 2 ,  4 , 6 , 8 ,  1 2 ,
30. 50. ?. ?. ?

I pièce

Maître cordonnier t/z pièce

Maître tourneur I pièce 8,5 f.
Maréchal ferrant (de I'Hôpital) I pièce a ) < î

tsren collectif (plus de I I
propriétaires)

1 pièce

TOTAL
20 pièces
connues :
33 oièces

216 fauchées
356 fauchées l0 pièces + de24.75  i .

La quasi totalité des professions représentées ici classent cet échantillon de la
population parmi la frange des riches, sinon des très riches (les monastères d,ont les

30s cf' tableau I des prix dans le dernier chapitre, infra 3) Evolution dépressive du commerce
naborien aux XVIII-XIXème siècles (p a3?).
'106 I fauchée : % de jour = l5 ares et 33 centiares. 3,5 f. : 0,54 ha, 50 f. =7,7 ha, 309 f. :47,4 ha.

3.jours:0,6 h4 10 j- : 2h424,75jours:5 ha. Les terres encloses l'étaient souvent pour
conversion en jardin ou en pré.

Tous les jardins étaient obligatoirernent clos, de banières de bois qui devaient ernpêcher le
bétail d'y divaguer, ce qui await multiplié les litiges. Aujourd'hui les bois qui environnent
immédiaternent le centre-ville, sur de pentes très raides sont totalement à l,abandon, devenus des
forêts dont la struchue révèle encore parfaitement les jardins qu'ils frrent. Ils montrent partout les
traces d'un découpage quasi intégral desjardins en terrasses encloses de haies vives de hètres. Les
cerisiers sont devenus par abandon des arbres très hauts et les haies de même sont clevenues
arborescentes. Ainsi ces bois sont constitués d'alignements de hètres et les cerisiers peuplent
I'intérieur des parcelles.
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fenniers sont presque tous des sous-traitants). Les prés du clergé constituaient à eux seuls
une petite r-noitié du total (154 fauchées) Les pièces dont on connaît la contenance étaient
en moyenne de 10,8 fauchées et 2,5 jours, c'étaient donc des parcelles assez
r'mportantes3oT .

Ces initiatives avaient été permises par ta loi mais avaient été accueiltries
diversement' on devait consulter au préalable les laboureurs et voituriers sur l,opportunité
de chaque clôture3o8 et la formule employée : < lesquels nous ont dit n,avoir moyen
d'empêcher >, semble plutôt significative d,une réticence.

Ainsi, ce sont les plus riches des propriétaires fonciers qui utilisèrent le
bénéfice de l'édit de clôture' D'une part, il fallait que les parcelles encloses soient assez
vastes (ce que I'on constate sur le tableau précédent) et d'autre part, il fallait qu,ils aient
les moyens de réaliser cet investissement. Aussi, la clôture des terres ne concerna qu,une
partie lirnitée du ban . 292 jows pour 3g00, soit 7,T Vo.

C'est à partir des épizooties de 1743-1744 et de la série de mauvaises récoltes
qui ont marqué les années 1740-50 que la compétition pour la terre et les privilèges par
rapport aux charges communes s'exacerba, opposant un petit groupe de spéculateurs plus
riches à la masse des habitants concernés par I'agriculture vivrière. Ainsi, en 1757,la ville
de mêrne que le village voisin de l'Hôpital s'opposèrent à la création d,une ferme au
Hollerloch, sur une prairie de 80 fauchées3Oe. C'est seulement après la Révolution que
cette ferme fut finalement créée.

Finalement, le complexe agro-pastoral local fut neffement enrichi au XVIIIè*.
siècle et autour de la période révolutionnaire, comment cela se traduisit-il en terme
d'emplois liés à la terre ?

L'évolution du poids de la terre dans I'emploi local peut se mesurer plus
spécifiquement par les professions spécialisées dans cette activité. L'un dans l,autre les
jardiniers, manoeuvres, voituriers et laboureurs qui étaient les plus attachés au travail de la

307 Il ne reste que des lambeaux des descriptions des propriétés réalisées au moment de la création
des 20ème d'imposition des < héritages >. Les restes de 1772 montrent des parcelles de prés et
terres inférieures à 3,6 fauchées en moyenne et3,7 jours. Et cela ne décrit pas toutes les parcelles
concernées. (AMSA, art. 85 l.)

]|o8 
Il ne fallait pT p- exemple empêcher I'accès aux tenes pour certains propriétaires.Jvv La < demoiselle Géraut > qui voulait créer cette ferme était la petite-frlle d'un tabellion, fermier

du domaine des années l7l8-22, bailli de I'abbaye à Porcelette, déjà héritière par sa rnère d,une
fenne créée au siècle précédent, non loin de 14 par un autre officier ducal (lieutenant 6e bailli), la( cense du lieutenant Guefeld >.



Manoeuvres Petits
métiers

Fermiers, censiers,
laboureurs

Voituriers
charretiers

Propriétaires
rentiers

Total
actifs ville

oÂ actifs
agricoles17 r1 30 3 u 195 2 3 %I  785 / 1 1 8 I J Z 415

668
2 1 %I 806 257 o t 6 z l

I 866 176 4 3 %
t . ! 0 l 6 / ) 8s0 2 4 %

terre représentaient entre

une ville sans viticulture.
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un quart des actifs urbains et 40 o/o, ce qui était considérable dans
c'est I'horticulture locale quijouait ici le rôle de la viene.

La différence qu'on peut voir sur le tableau précédent comme sur le graphique
de la page suivante, entre le XVIIIème et Ie XIXèrne siècle vient de l,enregistrement dans
les recensements et non dans les rôles d'imposition pré-révolutionnaires des femmes et des
garçons et filles qui à l'intérieur des ménages exerçaient des activités soutenues. or
diverses indications puisées dans les délibérations municipales tendent à montrer que les
jardins étaient, dès le XVIIIème siècle, une affaire de femmes. panni elles, on trouvait de
nombreuses veuves qui au XIXème siècle étaient parfois enregistrées comme journalières.

Graphique 8 : L'évolution du poids de la terre
(l'indice << terre > ajoute les propriétaires et rentiers aux actifs)

Cependant, le graphique précédent nous montre d'une part que le nombre des
agriculteurs s'accrut plus vite, à St-Avold, que celui de la population et des emplois, au
XVIIIème siècle et qu'il prit une importance sans précédent au XXème siècle,
particulièrement sous la Restauration, époque de paupérisation, après les désastres des
années 1813-1818.

l?65 t775 l?El

,  t - - - 1

l&{ l8l0 l8t8 ltr l&I lrro r&l lsl 1856 t8ri6
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Quelle rneilleure preuve de ce que I'agriculture était à St-Avold une activité de
repli.

Au XVIIIème siècle, quand la population augmenta rapidement, les
manoeuvres se multiplièrent mais par leurs activités annexes, certains d'entre eux
glissèrent de plus en plus vers diverses formes d'artisanat ou vers les services (petits
métiers urbains). Lorsque la population s'accrut à nouveau sous l'Empire et la
Restauration, on vit à nouveau la catégorie des journaliers se multiplier, avant de décroître
et de se stabiliser dès la Monarchie de .Iuillet.

Autrement dit, l'évolution du goupe des joumaliers refléta assez fidèlement
l'évolution démographique de la ville, la croissance se réalisait par Ie bas, par la
population la moins qualifiée, la plus agricole, tandis que la décroissance de cette
population entraînait celle de la ville.

Les archives permettent de décrire plus précisément le groupe urbain des
iournaliers.

4) Les iournaliers

Les journaliers étaient des petits propriétaires, des veuves qui cultivaient leurs
terrains et cornplétaient leurs revenus par le travail des terres des autres, des petites
activités parfois assez régulières et qui pouvaient prendre la forme d.'un artisanat. Les
tisserands, par exemple, étaient aussi des petits propriétaires vivant le plus possible en
auto-subsistance mais dont I'activité complémentaire s'était déjà specialisée. Les tarillons
qui remodelaient les fossés d'écoulement d'eau, Ies messagers piétons, les terrassiers qui
formaient des sociétés pour répondre aux appels d'offre des autorités municipales, dès
1740310 afin d'effectuer la corvée routière assignée à la communauté urbaine, étaient des

joumaliers.

Cette catégorie ne semble pas au vu des chiffres globaux avoir perdu de
I'importance tout au long de ces deux siècles. Bien au contraire, à St-Avold, vers 1710, le
nombre des journaliers restait modeste par rapport aux laboureurs parce que la population
de la ville était faible et la disponibilité des terres encore bonne. Au fur et à mesure de la
densification humaine du ban, la disponibilité des terres avait d.û diminuer, leur prix

3r0 AMSA' aït.20,3 awil 1740 puis à nouveau en awil 1741. plus tæd, aaXIXème siècle, les
journaliers ruraux de la region qui émigraient dans le bassin pmisien occupaient souvent des
emplois de terrassiers et de jardiniers (AMSA, art.712.ls48). L. Chevallier (La./itrmation cle la
populalion parisienne au XIXème siècle, Paris, 1950) observe une sur-représentation des Mosella's
panni les professions dejournaliers et dejardiniers, à Puteaux et dans certains quartiers de paris.
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augmenter et le nornbre des tout petits propriétaires augnenter de même, tandis que les
Iaboureurs aisés avaient tendance à disparaître3l I . Mais beaucoup de ces menus
agriculteurs étaient comme nous l'avons vu artisans de surcroît. Aussi, en 17g9, le rapport
des laboureurs-voituriers aux journaliers-petits métiers, avait peu évolué.

Dans les campagnes des environs, de même, le pourcentage des manoeuvres
par rapport aux laboureurs avait sans cesse augmenté au cours du XVIIIè'e siècle. Vers
1700, il n'était pas rare dans les villages qu'il y ait bien plus de laboureurs que de
manoeuvres' En 1709, sur 2l paroisses de I'office de St-Avold, il y avait 45 manoeuvres
pour 134 laboureurs3l2. A I'autre bout de notre période, en 1851, à Lening, donc dans un
village étoigné des villes, on comptait parmi les seuls chefs de famille, pour rester
comparable,2l propriétaires, cultivateurs et rentiers pour 27 journaliers et manoeuv.estt,.

Au sortir de la Révolution Française, la ville qui avait perdu sans cesse de sa
centralité locale et régionale et quelques métiers liés au séjour d'une poignée de nobles et
aux deux abbayes bénédictines, qui avait perdu aussi un certain nombre de ses enfants dans
les guerres qui s'étaient succédé et se retrouvait charçe d'un nombre important de veuves,
vit en conséquence la catégorie < relictuelle > des joumaliers s,enfler considérablement.
Enfin, après 1830, l'émigration, la mort progressive des veuves des guerres
révolutionnaires et impériales entraîna une dirninution de la catégorie des joumaliers.

Les recensements du XIXème siècle permettent de décrire plus précisément ce
que recouvrait le vocable de joumalier. Notamment, on peut distinguer les hommes des
femmes, soupeser les differentes tranches d'âges et leur évolution, examiner la
composition des ménages des journaliers et la comparer au reste de la ville.

Ainsi, entre 1806 et 1866, l'évolution du nombre d.es journaliers reflétait en
réalité les aléas de la comptabilisation des femmes (graphique page suivante). En 1g56. on
n'enregistra pratiquement plus de femmes dans ce métier (8 en tout contre l0l en lglg et
59 en 1866). Et ce recensement vit sirnultanément la catégorie des < sans profession > se
gonfler considérablement et quasi exclusivement de femmes.

::: Processus qui affecta pratiquement toute la Lorraine (cf. Lacoste, op. cit.)3t2 Le terme de laboureur renvoie au capital technique, l'attelage, possédé par l,exploitant. Tous,
manoeuvres et laboureurs cultivaient à la fois leurs propriétés (moins Je l0 jous pour tes
manoeuwes et plus de 10-20 jours pour les laboureurs) et des terres affermées, juslu'à 107 jours.
Nous donnons ces chiffres à partir d'un échantillon d'agriculteurs de Valmont, en l70g (AD MM,
Bll.727\ (propriétés/fennages, en jours de culture) : Zl4,4lg, gl5, 10/45, 11160,2015,2}ll07-
21 t27  ,30 /10 . )
']r'r AD Moselle, t8g M g bis.
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Graphique 9 : Ilommes et femmes parmi res journariers 3ra
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Par contre, I'effectif masculin présentait une continuité bien plus grande.
Jusqu'en 1856, les journaliers virent leur nombre augmenter puis l'émigration et la baisse
de la fécondité aboutirent à un affaiblissement de cette petite agriculture professionnelle et
urbaine, affaiblissement qui ne faisait que commencer autour de l g60

Le graphique suivant montre le vieillissement progressif des journaliers
naboriens, au cours du XIXème siècle.

G' 10 : Evolution des tranches d'âges masculines parmi les journaliers, entre lg06 et lg66
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L'effectif des journaliers était en réalité un reliquat qui évoluait au flrl de la
conjoncture globale. Plus la situation économique générale s'améliorait, plus les rangs des
journaliers s'évaporaient, par émigration vers des activités extérieures à la terre ou à la

5
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ville' C'est pourquor, I'année 1818 qui fut la plus dure de notre échantillon au regard de la
conjoncture, après les deux défaites de 1814 et 1815, les réquisitions qui avaient
accompagné ces événements, le typhus, l'occupation militaire par les alliés, une série de
tnauvaises récoltes consécutives à une malad.ie du seigle et des gelées, un gros incendie en
1817, aboutit à un repli de la population sur le travail de la terre et une mise au travail des
jeunes, plus tôt.

Du reste, les jeunes femmes qui bénéficiaient de peu de possibilités
d'apprentissage étaient beaucoup plus souvent journalières que les jeunes hornmes qui,
eux' ne l'étaient presque jamais. Le jardinage était en quelque sorte un travail féminin.
cette spécialité étant facilitée à St-Avold par la nature sablonneuse du tenain. Mais cette
activité n'était en principe qu'un appoint, fut-il substantiel. Ou encore une activité de
survie, pour les nombreuses veuves notamment. C'est peut-être pour cette raison que, en
1856' du fait du démarrage des fabriques et du travail ouwier (catégorie nouvelle dans les
recensements de l'époque), il y eut un déclassement de la qualification de journalier qui
fut carrément occultée pour la plupart des femmes. Or il est waisembtable que le travail de
la terre se maintint comme avant. La superficie en pommes de terre, betteraves, maïs
continuait de requérir un grand nombre de joumées de travail. Simplement ce travail avait
perdu de son sérieux économique face au travail des fabriques.

Graph. 1l : Evolution des tranches d'âges féminines parmi les journaliers
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---l

. , 1
\__=_--

m 2()-19 30_39 4tqg g!59 dl49 70 ot phrs

En 1866, enfin, la dénomination de journalier reprit de I'importance car le
travail industriel ne s'était pas waiment développé, les illusions que l'on pouvait nourrir
10 ans plus tôt avaient fait long feq on retournait à ses vieilles routines car il fallait bien
vivre. Mais on peut constater un vieillissement marqué des tranches d'âges, chez les
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hommes colnme chez les femmes. C'étaient les quinquagénaires suivis des sexagénaires
qui dominaient la pyramide des âges des deux sexes, en 1g66.

Dès 1806 et jusqu'en 1866, les ménages de iournaliers étaient constitués
d'hommes assez âgés, il ne trouvaient pas à se marier plus jeunes, leurs femmes étaient
relativement âgées, plus âgées que dans les autres catégories sociales par rapport à leur
mari, en conséquence, le nombre d'enfants présents dans les ménages au moment du
recensement était donc continuellement plus bas qu'il n'était en moyenne en ville.

)ifférences d'âges de plus d'un an.
Catégories Femmes plus âgées que leur

maris
Maris plus âgés que leur

femmes
Sans prol'ession 6 (60%) +

Journaliers 33 (33%) 67
4 (22.2yo1 t4

Artisans 40 (20.8%\ r52
Fonction publioue 6 (r2.7%\ 4 l

Comqerçants 6 (9.2%) 59
Professions libérales t (8.3%) l l

Retraité s-pen sionnaires | (7.7%) t 1
L L

Chez les joumaliers, les familles comprenant un ou detx enfants formaient
l'essentiel des ménages, parmi lesquels des veuves élevant leurs plus jeunes enfants ou des
mères-célibataires qui avaient plus souvent un enfant que deux ou trois.

Graphique 12 : Nombre d'enfants par ménage
son e.tre la totalité des ménages naboriens et lés seuls ménar

Les artisans qui se mariaient un peu plus jeunes avec des femmes du mêrne âge
qu'eux tatsatent plus d'enfants, d'oir le plus grand nombre de ménages de 3 à 6-g ou 9

3rs En plus' les cas d'égalité d'âge étaient dans l'ordre :0-12-0-20-l-6-l-0. Les cas extêmes
corroborent notre interprétation. Pour I'ensemble des ménages, dans 24%odes cas, les mariés avaient
une différence d'âge inférieure ou égale à un an.
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enfants, en moyenne dans la ville. En 1866, malgré Ia dirninution générale de la fécondité,
le décalage entre les journaliers et la moyenne urbaine se maintenait3r6 .

Toutes ces observations montrent bien la position misérable des journaliers

dans la société du XIXèrne siècle. Tout homme jeune qui voulait avoir quelque avenir ne
pouvait qu'être tenté par l'érnigration et les parents casaient de préférence leurs garçons en
apprentissage dans les petits métiers artisanaux socialement proches. Les filles étaient
placées comme seryantes en attendant le mariage3lT.

Cependant, la petite agriculture d'autosubsistance se maintint relativement et
beaucoup de petits artisans et d'ouvriers perpétuèrent le genre de vie des manoeuvres
d'Ancien Régirne. Au XVIIIème siècle, on avait glissé lentement de la catégorie d.u
manoeuvre, petit agriculteur cultivant essentiellement son propre lopin et quelques terres
louées, au journalier cultivant de plus en plus à la joumée la terre d'autrui et complétant
son emploi du temps par des < petits boulots > plus ou moins secondaires, selon les saisons
et la conjoncture. Au XIXème siècle, le glissement se poursuivit du journalier au paysan-
ouvrier et du paysan-ouvrier à l,ouvrier-paysan.

Le tassement du nombre des journaliers pourrait être le symptôme d.,une
évolution structurelle de Ia ville dans son rapport à l'agriculture et à I'auto-subsistance. dès
la Monarchie de Juillet ou le Second Empire. Rassemblons donc toutes les données
statistiques disponible pour voir si le changement qui affectait la ville était réellement
profond dès les années 1860-70.

laboureurs

représentés

précédent.

Examinons tout d'abord les gros agriculteurs. Il faut ajouter les voituriers aux
pour s'en faire une idée. Alors, on constate une certaine diminution des emplois
par cette activité au XrXème siècle, après un épanouissement au siècle

Cependant, l'évolution des dénominations doit nous faire alors prendre en

316 Sur le graphique suivant' nous n'avons pas reporté les résultats redondants desjournaliers pour
1.866, pour faciliter la lecture du graphique.
'1r7 cette absence de certaines filles des ménages contribue à l'allure de faible fecondité des
familles de journaliers. on peut essayer de mesurer la perte par rapport aux autres catégories
sociales' En 1818, il y avait autant de filles que de garçons dans les ménages, les servantes absentes
compensaient donc les soldats morts des guerres précédentes. En 1806, il y avait plus de filles que
de garçons dans les ménages. on peut donc se demander si le nombre des filles placées comlne
servantes était irnportant. Dans la structure sociale française, ce rnétier, très déconsidéré, n,était
peut-être pratiqué que par des {illes des carnpagnes, ou par des filles des villes, mais en ânigrant
vers des villes plus irnporlantes.
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A I'opposé, quelques activités, souvent très peu concentrées comlne
I'orfèvrerie ou le métier de barbier-perruquier dérivaient de monopoles ducaux liés au
travail de I'or (donc au monayage) ou au métier de chirurgien qui était égalernent suiet à
monopole ducalat'6 distinctement de celui de barbier.

D'autre part, certains senices pouvaient être I'objet d'un monopole local
irnposé par la chambre de police. Mais il s'agissait de services très spécifiques tels que le
pesage et la livraison des grains ou le jaugeage du uinot't. Dans ces deux cas, I,autorité
municipale visait à contrôler les mesures utilisées et aussi les transactions, pour des raisons
purement fiscalesaos.

Cependant, un peu partout en Lorraine, le cadre confrérique était devenu
habituel, pour beaucoup de professions.

D'une manière générale, la chambre de police exerçait son activité
réglementaire essentiellement sur ce qu'on pourrait appeler les services publics : les
enterrements, les accouchements, la santé publique et I'approvisionnement. Les serv,ices
concernés touchaient surtout au commerce, tels que la boulangerie, la boucherie, la vente
du vin. ies prix de ces comlnerces étaient étroitement surveillés et l'organisation de leur
activité dans le cadre réglementaire était facilitée par I'existence de ces corps
intermédiaires qu'étaient les confréries dont les maîtres étaient les interlocuteurs naturels
des autorités.

Par contre et pour ce qui concerne les autres activités et notamment pour les
fabrications artisanales, la chambre de police s'en désintéressait, pour autant qu,elles ne
suscitent pas de désordres publics. De plus, les confréries étaient statutairement contrôlées
non par la chambre de police mais par la prévôté avant l75l et par le bailliage, aprèsaoe.
Elles apparaissaient donc très peu dans les délibérations municipales. Cependant, les
confréries jouaient aussi un rôle dans le financement du culte. Le curg le chantre,
l'organiste et le marguillier en tiraient quelques casuels. Quand de gros investissements
étaient programmés, achat d'un orgue, d'habits ou d'orfèvrerie liturgiques, les confréries

406 Ainsi, le l2 décembre t725,les délibérations de la chambre de police enregistrent les lettres de
privilège d'un barbier, Nicolas pernet qui exerçait à St_Avold.407 on ne sait pas si ces charges nommées par la chambre de police ont été permanentes ou liées
au besoin ressenti périodiquement de limiter les fraudes (ex. : rèquisitions du p.o.*".r., 25 janvier
1708, délibération, du 2 février 1756).

i:: 
Le principal impôt dont bénéficiait la ville était la glande gabelle sur le vin vendu en dérail.40e Ce contrôle consistait à avaliser chaque année l'élection des premiers maîtres et des maîtres-

échevins des corps. AD Moselle, B 64 t0.
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prenaient leur pan de ces dépenses. Toutes, autant ceiles qui étaient purement
religieusesa "' qu" celles qui étaient liées aux profèssionsar .

Or, à St-Avold, beaucoup d'activités étaient soumises à des réglements
corporatifs' Mais les confréries professionnelles qui édictaient ces réglenrents et avaient
sollicité du duché leur officialisation, avaient été des créations plus ou moins spontanées et
parfois très anciennes, qui avaient procédé de plusieurs logiques differentesal2.

La ruralisation de Ia ville durant les guerres du XVIIèrne siècle avait peut-être
mis en veilleuse le fonctionnement de certaines confréries pour des durées plus ou moins
longues et rnodifié le regroupement des métiers en leur sein. Cependant, à partir de 16g5,
la croissance démographique avait progressivement débouché sur une recrudescence des
conflits commerciaux.

Des immigrés s'installaient en méconnaissant les usages consacrés par les
chartes des confrérieso'', des artisans des villes voisines venaient travailler dans les églises
rurales de la seigneurie. On trouve donc dans les audiences de Ia prévôté, vers 1699-1702
plusieurs plaintes des hans contre des particuliers. Ainsi, le 3 octobre 1701, le
< Geschenckhandverk > (la franche maîtrise) demandait des dommages-intérêts à un
menuisier de Puttelange qui travaillait dans une église ruralealo. Celui-ci alléga le fait
qu'on pouvait librernent travailler dans les églises. Le Han rétorqua que ses chartes,
confirmées en 1623,lui accordaient un monopole sur les travaux à etTectuer dans toute la
seigneurie' Le prévôt suivit la confrérie et condamna Ie menuisier. Dès les premiers cahiers
de délibération de la chambre de police, nous rencontrons de tels conflits. En mai 170g,
c'était la nouvelle (( matrone > qui demandait a être protégée contre la concurrence que lui
faisait l'ancienne. Un peu plus tard, en 1720-21, les premiers registres conservés de la

410 Il y avait en effet trois confréries non professionnelles, la confrérie des iâmes des trépassés (ou
des morts), la confrérie du St-Sacrement et la confrérie de la vierge. cette dernière notamment,
permettait aux feuunes de participer à ces associations pieuses.4r1 Par exemple, en 1751, le < corps des boulangers > promettait de payer la lanterne qui sert àporter le viatique aux rnounants (AMSA, aït.204-20l 

"àrrrpt", 
de la fabrique). Le 16 aoùt 1771,

les élus se réunissaient avec les maîtres des hans pour trouver un financement à la réparation des
orgues (cf. délibérations).
412 Nous avons tenté de < modéliser )) cette question dans un article paru dans la Revue Historique
dans le numéro d'awil-juin 1996. En gros nous voyons deux logiques à l,oeuwe dans les
corporations : une logique mutualiste d'enfraide qui a souvent précédé .i *" logique économique
de contrôle des rnarchés qui a le plus souvent suivi.4r'r Affaire judiciaire lancée par le han des tisserands, le 5 octobre 1699, AD Moselle, B 6350,
audiences et B 6354, procès par écrit.
{ '+ AD l \4osel le.  B 6350.
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gruerieo'5 révèlent une série d'aflaires qui opposaient des maîtres artisans de la viile ou de
I'extérieur à diffrrents métiers de la seigneurie.

or, en 1715-1718 et 1720, plusieurs hans de St-Avold, les maçons, les tailleurs
d'habits, les drapiers et les menuisiers, demandèrent et obtinrent un renouvellement des
privilèges de leurs corporationsutt'. Ces renouvellements de privilèges étaient fréquents à
I'époque moderne, notamment les renouvellements de chartes de villes cornme le montre
avec éloquence le cas de St-Avold. Cependant, ils avaient toujours lieu après des
changements de princes, de dynasties, ils étaient du rnême ordre que le renouvellement des
alliances internationales, il s'agissait de réaff,rrmations, de confirmations. Dans le cas des
hans de St-Avold, en 1716, on se situe 20 ans après l'arrivée du duc Léopold et il ne
mourra accidentellement étant donné son âge que 13 ans plus tard. Il semble donc que le
renouvellement des statuts n'ait pas été lié aux évènements dynastiques.

La logique qui a présidé à ces nouveaux textes juridiques ne peut donc se
trouver qu'à St-Avold même, dans le changement qui affectait la ville qui vivait à cette
époque une explosion démographique et par conséquent économique.

Cette réaction par constitution de corps réglementés permettait une régulation
interne de la concurrence' du partage des marchés, de leur réservation et une liquidation
amiable de beaucoup de conflits. En effet, les hans représentaient des groupes de pression
pesant sur chacun de leurs membres, des juridictions susceptibles d'éteindre les litiges.

Les attendus des lettres de privilèges accordées par le duché évoquaient les
problèmes auxquels on voulait remédier.

Ainsi, en janvier 1721, la maîtrise des tailleurs d'habits visait au
< rétablissement des anciens usages des maîtrises ) compromis par les < abus et désordres
durant les dernières guerres ,rott. Remarquons que ces < demières gueres étaient
terminées depuis plus de 30 ans... et d'autre part, les cahiers de délibération de la chambre
de police montrent que la confrérie des tailleurs continuai t en 1707 (donc bien avant) à
exister au moins sur le mode festif. A l'époque, quatre maîtres de cette confrérie furent
pris par le substitut du procureur en personneu'*, buvant du vin dans l,arrière salle d,une

4r5 AD MM. B 12.362.
'116 

Ces textes ont été enregistrés dans le registre de l7z0-21de la gruerie de St-Avold (AD
Meurthe et Moselle, B 12.362).
117 AD Nancy, B 12362.
418 Ceh suppose un certain acharnement car c'était rarement le substitut qui jouait sur le terrain le
rôle dévolu aux patrouilles de gardes. cet acharnement renforce I'idée que les confréries existaient
en tant que corps intennédiaires, la chambre de police devait donc tenir compte de leur existence et
il ne deplaisait pas au substitut de les prendre en faute et de leur inrposer sa supériorité statutaire. A



236

auberge à I'heure des vêpres, ce qui était interdit par les ordonnances Ils inr,,oquèrent pour
leur défense < qu'ils estoient commandés pour I'interest de leur maîtrise;r_ Autrement dit,
les confréries n'avaient jarnais totalement disparu, sauf peut-être entre 163_5 et 1645, aux
pires époques des guerres. Dès 1652, des docurnents tels que les comptes de la seigneurie
montrent que les confréries conservaient une certaine activité. Mais elles survivaient plus
par tradition que par nécessité. En effet, la forte baisse de la population avait entraîné la
disparition de nornbreuses spécialités artisanales et le décloisonnement professionnel des
métiers qui subsistaient, ce que montrent encore les rôles d'impositio n de 17ll et l7l gale .
A cette époque de nombreux chef's de famille avaient encore une double et parfois même
une triple activité. C'est dans les années 20 que I'on est revenu à une spécialisation plus
nette concomitamment avec le retour offrciel des confréries

Les drapiers, quant à eux, réclamaient un contrôle de la qualité des productions
locales, en l72l comme en 1610. Leurs nouveaux statuts reprirent quasiment
intégralement le libellé ancien. Pourtant, leur nombre avait tellement décru qu,en 1720 et
1724, il n'y avait plus que un seul drapier à St-Avold, au moment même où la confrérie
obtenait sa nouvelle officialisation. Cependant, il y avait d'autres drapiers sans doute dans
la seligneurie et la confrérie était organisée à ce niveau géographiquento. Il fàut insister sur
cette réalité, les confréries naboriennes rassemblaient des maîtres urbains et ruraux, dans
toute la seigneurie, c'est-à-dire à l'échelle non seulement du marché urbain mais encore de
sa chalandise rurale.

La coalescence en confrérie des maîtres et de leurs compagnons était une
tendance spontanéea2l, produite autant par une tradition bien assise sur des siècles de

moins que le substitut n'ait été un dévot persuadé qu'on ne doit pas boire dans les cabarets pendant
les offices religieux. Sur ce point et pour atténuer leur faute, la àéfense des accusés consista à dire
qu'ils avaient assisté aux vêpres de l'abbaye. (AMSA, déliberations, 7 janvier l70s).4te En I 7 I l, on dispose d'une vingtaine d'exemples colrune : cordonnier et laboureur, boucher et
cabartier, maçon et corroyeur, semrrier et journalier, boulanger et brasseuq laboureuç mercier et
cloutier'.'mêrne dans le < tertiaire >, la multiactivité était de rnise : un tabellion était entrepositaire
des sels et encore contrôleur du papier tirnbré, un assesseur garde marteau de la gruerie était encore
fennier du rnagasin à sel et mercier etc. Cela nous a d'autant plus frappé que par ia suite, disons à la
f1 des années 20, ce phénomène a totalement disparu dans la documentation sinon dans la réalité.420 Les drapiers résidant dans toute la seigneurie devaient << se faire hanter > donc s,incorporer à la
confrérie.
42t Le rapport social entre un maîhe et quelques compagnons ne pouvait être le même que plus
tard entre un entrepreneur et un grand nornbre d'ouwiers. La proximité, la promiscuité entre ces
homrnes, dans un cadre farnilial ne pouvait que privilégier jusqu'à un certain point la solidarité
corporative < inter-classes ) pour prendre le langage du XIXème siècle. D'autre part, les quelques
compagnons d'un maître vivaient dans un rappoft de domination du rnaître d'auiant plus puissant
qu'il s'accompagnait d'un rapport personnel quotidien et pemranent. lls étaient donc la ( rnasse )
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pratique que par des nécessités économiques. IIs étaient d'ailleurs souvent
lntermafiages.

liés par des

En tant que conviviales et religieuses, les confréries avaient donc subsisté pour
partie, au travers des troubles du XVIIème siècle et sans se soucier de renouveler leurs
statutsa22 .

Puis, lorsque la question du contrôle et du partage des marchés s'était posée à
nouveau, alors, on avait officialisé juridiquement la situation, en recourant au duché de
Lorraine déjà reconstitué depuis une génération. Les années 1715-1720 marquent donc
bien une césure dans l'histoire de la ville, le moment où la reconstitution démographique
recréait les conditions économiques d'une véritable ville et où les maîtres commencèrent à
éprouver le besoin de s'organiser pour limiter I'accès aux marchés. De ce point de vue
comrne du point de we démographique, on peut dire que la reconstitution de St-Avold
après les troubles du XVIIème siècle, fut achevée vers 1720.

La jurisprudence créée par la prévôté, la réaf,Frrmation de quelques unes des
chartes semblent avoir éteint les problèmes. Ainsi, dans les registres des audiences de la
prévôté423 ' vers 1728-1732, pour un nombre d'affaires évoquées beaucoup plus grand, on
ne rencontre plus une seule action intentée par une confrérie professionnelle. Les marchés
étaient vérouillés, pour nornbre de professionsa2a.

ll y avait alors dans la seigneurie de ScAvold une dizaine de confréries,
colnlne en 1630. Cependan! la population continua à augmenter et, avec elle, le nombre

de manoeuwe naturelle du maître et d'autant pius dociles que I'exploitation arfisanale était petite
dans une ville elle-même modeste, ce qui était Ie cas de st-Avord.422 Cefie distance que I'on constate enfte les corporations et le pouvoir politiQue est à corréler avec
I'incertitude politique introduite par la précipitation des évènements au XVIIème siècle. Le duché
de Lorraine avait plus ou moins disparu durant certaines périodes, son adminisffation s'était exilée,
notamment à Luxernbourg, puis la seigneurie de SrAvold s'était retrouvée française, le centre de
décision passant de Nancy au parlement de Metz. on n'a pas trace de statuts accordés alors, sauf
pour ce qui concerne les maréchaux ferrants qui pouvaient avoir besoin d'un monopole pour
supporter la charge des réquisitions rnilitaires qui pesaient sur eux. L'attentisme avait peut-être été
la politique des survivants naboriens d'autant moins enclins au dlnamisme qu,il étaient peu
nombreux et n'avaient plus besoin cl'une organisation rigoureuse des marchés dont la substance
s'était volatilisée.
423 AD Moselle, B 6351 et 6354.
424 Il y a tout de même encore un cas en janvier 1728, rnais il concerne les professions médicales
qui étaient constihrées de très peu d'individus, n'avaient pas les traditions des autres hans.
D'ailleurs, il ne s'agit pas ici de confréries mais d'individus isolés qui défendaient leur territoire
privilégié. Ainsi, un rnédecin stipendié de Sarrelouis intenta une action en justice contre le rnédecin
stipendié de St-Avold qui tui se retourna à la fois contre I'apothicaire local et contre un chirurgienjuré de Ia ville.
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de maîtres de chaque spécialité. on vit donc se réaliser un processus de création de
nouveaux corps par scissiparité des anciens.

Beaucoup de confréries regroupaient en effet plusieurs métiers que séparaient
parfois des rivalités ou des différences, d'ordre social, technique ou honorifique.

Ainsi, la confrérie des boulangers, à laquelle furent agrégés les brasseurs et les
tneuniers, en 1753a/5, se choisit en 1754 deux premiers maîtres, I'un pour les boulangers,
I'autre pour les meuniers et un seul maître-échevin, comrne un seul sergent pour
l'ensemble' Et en 1757, ils se contentèrent d'un seul premier maître. Ici, les conflits
internes restaient négociables et la confrérie resta unie jusqu'en 1779_

Dans Ie cas de la confrérie des maçons et charpentiers, la division alla plus
loin, sans pour autant aboutir à un schisme completa26. Dès avant 1755, cetteconfrérie qui
gardait un saint patron unique, une même date (la St Léopold) pour l'assemblée générale,
élisait cependant des chefs séparés, I'un pour les charpentiers-couvreurs, l,autre pour les
maçons et tailleurs de pierre. cet équitibre se maintint jusqu'en 1779.

Dans le cas des tanneurs et cordonniers, la distance sociale qui séparait ces
deux professions entraîna une division complète de la confrérie, par étapes. En 1755-59, ils
avaient toujours le même saint patron (Ste Barbe) mais ils se choisissaient déià des
dirigeants séparés- Par la suite, avant 1770, les cordonniers prirent un nouveau saint
patron, St Crépin (ou Crispin), ce qui déplaça leur assemblée générale, et entraîna de
nouvelles liturgies confrériques, de sorte que les deux métiers de tanneurs et cordonniers
furent totalement distincts.

Enfin, la confrérie la plus composite, celle du < Gueschenckhandverck >,
appelée parfois < franche maîtrise >, aboutit aussi à un schismea2T , créé par les serruriers
ou contre eux, en 1777-1778. Tandis que ceux-ci conservaient St Jean l'Evaneéliste
comme patron, le reste du corps adoptait Ste Anne.

Il y avait donc en 1779 deuxconfréries de plus qu'en 1720,tandis que celle des
pelletiers qui avait existé au XVIIème siècle, avait disparu. Le système était encore bien

42s AD Meurthe et Moselle' E 337, procès-verbal de description des archives des boulangers.426 Toute notre interprétation découle de l'observation des nominatons annuelles de premiers
maîtres ente 1754 et 1779, AD Moselle, B 6410, et des comptes de 1773/74 ou 74/75, AD
Moselle, B 6409.
427 Une séparation des menuisiers par rapport aux autres métiers étaient intervenue en t729,si l,on
en croit le procès-verbal décrivant les archives du corps en 1776 (AD Meurthe et Moselle , E 344).
Mais les comptes d'après 1754 ne le montrent pas. Peut-être s'étaient-ils réunifiés par la suite.
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vivant et il sernblait être un cadre de sociabilité à tonalité très religieuse au moins autant
qu'une série de monopoles éconorniques sourcilleux sur la question de leurs privilèges.

on dispose de peu d'informations sur leurs activités internes. cependant, les
comptes des confrériesa28 montrent que la liturgie tenait une place importante dans leur
organisation' La plupart des statuts ne prévoyaient qu'une messe annuelle mais la plupart
des corps en faisaient célébrer 5 ou 6 et avalent rnultiplié au cours du temps les dépenses
de luminaire religieux, sans parler de leur participation arLX enterrements, explicitement
mentionnée dans le compte des bouchers en 1773_7442e .

Cependant, la chambre de justice réservait ce travail qui avait pu être à
l'origine de la création des confréries, au fossoyeur communal. Ainsi en l772,elle repétait
I'interdiction de la pratique des enterrements par les confréries et en 17740-,0, .i elle ne
leur déniait pas de droit d'exécuter le travail,du moins elle les obligeait à payer les droits
du fossoyeur.

Les dépenses religieuses étaient l'essentiel des dépenses avouées des colps de
métier, I'autre gros chapitre étant constitué par les frais de reconnaissance officielle de
leur exrlstenceo''- D'autre part, les maîtres se cotisaient plus ou moins officiellement ou
régulièrernent (par rapport à leurs chartes), pour assurer des banquets internes. Ceux-ci
étaient prévus par les statuts, lors des assemblées et lors des entrées de nouveaux maîtres,
compagnons et apprentisa 32 .

Avant 1750, lorsque les confréries avaient amalgamé de nombreux nouveaux
confrères' du fait de la croissance de la ville, leurs comptes devaient être bien plus positifs,

428 comptes de 1773-74 0u 74-75, AD Moselle , B 6409 et 1775,AD Meurthe et Moselle, série E.42e Mais sans aucune référence chiffrée, dans aucun compte.
i:: AMSA, délibérations du 14 décembre 1772 etdu 2 décemb re 1774.43r Les serments des dirigeants, chaque année et le contrôle des comptes coûtaient en fraisadrninistratifs une quinzaine de livres, les dépenses religieuses, une vingtaine de livres, B 6409.D'autres dépenses, festives t6n1 5t'ggérées par les statuts et les remarques des comptes perrnement
de penser que tout n'était pas mentionné officiellernent.4-12 Les comptes de 1773-74 montrent des déficits structurels, de faible ampleur, d,un vingtaine delivres qui ont dû s'installer après 1750. Parfois ils étaient remboursés aux échevins sur les recettes
ultérieures, mais le plus souvent, on procédait à un appel à cotisation informel qui n,était pasreporté sur le compte. Aussi' chaque compte redémarrait à zéro, alors qu,une comptabilitérigoureuse aurait dû enregistrer le déficit en prernière dépense du cornpte suivant ou la cotisation endernière recette du compte precédent. ce manque de rigueur comptable laisse penser que les enjeuxfinanciers étaient top faibles pour nécessiter une plus grande rigueur. Le seul compte qui étaitstructurellement bénéficiaire était celui des marchands. car ceux-ci touchaient un droit à,inscription
des marchands forains qui venaient vendre sur les foires et marchés de St-Avolcl (une centaine deliwes pm an), tandis que tous les autres ne percevaient que des droits d'entrées, devenus faibles à lalongue, par la hausse des prix (dévaluation de la monnaie) et parfors parce que les cotisations étaientofliciellement limitées à l0 ou 20 sous par maître et par an, par res autorités.
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présentant à la fois plus de recettes (dues essentiellement aux droits d'entrées) et morns de
dépenses (avant I'inflation des liturgies). A cette époque, elles avaient pu représenter des
sortes de petites banques locales, certes modestes, plaçant leurs excédents d,exercice en
capital de prêts qui rapportèrent ensuite des rentes*--'3. Cette réalité peut être mesurée pour
ce qu'il en restait en 1773-74.

Placements et dettes des confréries en 1773-74
En livres de

Mais on peut voir qu'à cette époque, les confréries avaient des besoins de
financement qui équilibraient leurs placements. Elles avaient cessé de représenter des
banques sur le marché locala3a, n'ayant plus de comptes régulièrement bénéficiaires. mais
plutôt structurellement déficitaires.

433 Ce que confirment les actes notariés, en 1719,le gueschenckhandverck accordait un prêt, en
1738, les tailleurs de piene en accordaient un autre, en 1740, les tanneurs en accordaient deux. (AD
Moselle, 3 E 6783-34)
434 cependanq encore durant la disette de l770,les trésoreries des confréries furent mobilisees par
la charnbre de police qui leur dernancla de cuire du pain < sur leurs fonds >, de rnêlne que la
fabrique (AMSA' délibérations, 9 juillet l77o). Mais avaient-elles des fonds, à cette époque ?

rvres de Lonaine
Confrérie Capital prêté Rente Dette Rente due

Gueschenckhandverk 90 4 1 0 0
Tanneurs 100

22
5 0 0
t .  1  1 . 0

Maçons et charpentiers 77 3 . 1 7  0 .
Boulangers 300 1 5 . 0 . 0

Total 289 1 4  1 7  0 . JUU I _5 0.0.

Résultats des différentes confréries naboriennes en 1773-74 ou 74-7s
Confrérie Recettes Dépenses Bénéfice Déficit
Drapiers 0 . 1 7  3 ? l  1 q 20.6.6.

Tisserands 1 5 . 1 5 . 0 32.4 .0 r6 .9.0.
Marchands merciers, épiciers et quincaillers t 2 1 . 1 0 . 9 . I 1 6 . 1 9 . 3 4. t t .6

Tailleurs d'habits et couturières 0. 27 .17 .0 . 27 .17 .0
Boulangers, brasseurs et meuniers 23.0.0. 3 1 . 5 . 6 8 5 6 .

Charpentiers, couvreurs, maçons et
tailleurs de pierre

2 t . 1 7 . 0 3 1 2 6 . 9 .5 .6 .

Bouchers 38.0.6. 5 9 . 1 0  3 . 21.9.9
Geschenckhandverck : chapelliers,
ferblantiers, fondeurs, menuisiers,
pelletiers, potiers d'étain, selliers,

sem:riers, tourneurs. vitriers

2 3  1 2 3 . 32 .9 .9 . 8 1 7 6

Maréchau4 cloutiers et quincaillers 20.11.0. 3 0 . 1 6 . 0 10.5 .0
Tanneurs 6 .  I  1 .0 . 33.2.6. 26 .11 .0 .

Cordonniers 30.0.0 32.2.0. 2 .2 .0
Total 4 . 1 1  6 . 1 5 1 . 8  9

Résultat général t46 .17 .3
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Lorsqu'on examina res comptes en 1775-76, il n.y avait plus qu,une seule
< dette active > (due aux confréries), celle des maçons et charpentiers et aucune dette
passive, pour aucun corps ; une dette active des boulangers n'ayant pas été enregistrée
régulièrement n'avait pas été acceptfu par les autorités de tutelle. Après trois ans de
contrôle systématique des comptes des confréries, les déficits subsistaient, mais amoindris
et totalement couverts par le bénéfice des merciers qui s'établissai t à 127 f435 .

La détérioration des comptes des confréries provenait, entre autre causes. de
l'évolution de la législation ducale et royale.

C'est en effet dans la seconde moitié du XVIIIème

générale des élites tendit à condamner les privilèges accordés aux

cela aboutit en France à deux édits successifs, ceux du 7 septembre

1776.

Cependant, là oir existait une forte opposition à la liberté d'exercice des
métiers' la résistance des corps organisés pouvait faire reculer le pouvoir royala37. D'autre
part, en 1776, la résistance des parlements4-t8 et la chute de Turgot aboutit à réduire
considérablement la portée de l'arrêt de suppression et en frn de compte à restructurer les
corporations.

En Lorraine, il y eut tout d'abord deux arrêts du conseil royal des flnances et
du commerce de Stanislas, le 10 avril 1756, puis le 23 avril 176043e. puis le parlement de
Nancy, comme beaucoup d'autres, renacla à enregistrer l'édit de suppression de 1776440
qui fut donc modifié et f,rnalement enregistréle 17 aoùt r779aat .

43s AD Meurthe et Moselle. 834g.
436 Beaucoup de physiocrates, Le Mercier de la Rivière, Condillac, Voltaire, Diderot
condamnaient les colporations, vers 1770-17s0. (Cf. E. Coornaeft, Les corporations en Fvance
alnnt l789,Pais,l94l, pp 17l et suivanres..l
437 Exemple de Lille où l'édit de 1762 ne fut proclamé qu'en 1764 et fut suspendu en I765. (Cf.
L. Bergeron dit.,Inerties et Rér,olulions, t73()-tBJ0, Paris 1978, tome 3 tle t'histoire éconontique
et sociale du monde dirigée par piene Léon.)
438 Le parlernent de Nancy, notamment ernpêcha l'application de l'édit de Turgot en Lorraine. E.
Coornaert, op cit, p 178.

il: AD Moselle, arrêts du conseil royal de Nancy, B 6026.440 A St-Avold, l'édit de 1776 a été enregistré dans les délibérations communales, le ler juin
1776, peut-être par excès de zèle des nouveaux officiers qui venaient d'être confirmés dans leurs
prérogatives (délibérations, l0 fevrier 1776) directement par Versailles, après plusieurs années
d'affrontetnents homériques contre les notables locarx. Mais les confréries semblent bien avoir
poursuivi leurs activités conilne le prouvent les entérinements d'élections intemes qui ne s,arrêtèrent
qu'en 1779 (AD Moselle. B 6410).
44r AD Moselle, édits royaux. B 155.

siècle que l'attitude

métiers organisés436.

1762 et du 5 fevrier
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A St-Avold, les enjeux étaient à la mesure des réalités locales : faibles. La ville
n'ayant pas de spécialité de fabrications, les corps étaient numériquement peu nombreux et
il n'était pas question de résister à ra législation ducale ou royale.

En 1756,le pouvoir autorisa les entrées de nouveaux maîtres partout, même
s'ils n'avaient pas fait leur apprentissage sur place. Cette plus grande liberté de
déplacement des artisans devait favoriser dans une certaine mesure les innovations

techniques, mais pour chaque corps, cela signifiait qu'il perdait un peu de son contrôle sur
sa démographie interne.

D'autre part, la liberté accordée par l'arrêt du conseil du 23 awil 1760 aux
artisans des campagnes, d'exercer leurs métiers sans apprentissage ni compagnonnage ni
reception en maîtrise avait introduit une dichotomie dans la seigneurie localeaa2.
Désormais' les confréries naboriennes devenaient exclusivement urbaines, ce qui les
amoindrissait numériquement et atteignait leurs finances en dirninuant les recettes
d'entrées de confrères.

Les artisans de St-Avold devaient faire face à des charges supplémentaires par
rapport à leurs concurrents ruaux. Ils payaient seuls l'impôt sur l'industrie, les frais des
confréries, les droits d'entrées. Ils se plaignaient donc de se voir << enlever ioumellement
I'ouvrage par ceux des campagnes )00,.

Nous pouvons évaluer la charge supplémentaire qui pesait sur les confrères
naboriens. L'impôt sur les vingtièmes d'industrie représentait peu de choses, 150 à 250
livres de Lorraine en toutaaa, au maximum 2 à 3 f, par maître et par an. Les frais propres

aux confréries comme le culte au St-Patron, les enterrements, étaient eux aussi de peu de
portée, peut-être I f, par an. Par contre les frais d'établissement pouvaient représenter des
charges plus importantes.

442 On le sait par un document sans date, peut-être de 1776, des AD MM, E 333. Dans toute la
série E, les documents qui concernent St-Avold sont de 1776.443 Mêrne source.
444 Recette de Dir

Cependant, ils avaient été plus irnportants auparavant, ainsi, en 1773 ils se montaient à 391 f cle
France (505 f, de Lor.) (AIusA, délibérations, 20 décembre 1773).

ADleuze, ts 0.474, 10.475 et 10.476 : (en liwes de Lorraine
Année 1776 1777 t787 I 789 t790

Impôt sur I'industrie 198 145 26s 1 5 5 I30
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Frais d'entrées dans les confréries naboriennes, en | 776 {{5

Ces droits n'étaient payés qu'une seule fois. Seuls les maîtres pouvaient

finalement s'en plaindre. Cependant, remarquons que les frais d'établissement étaient du
même ordre que I'impôt annuel de la subvention des petits artisans, ou encore du même
ordre que le prix de l'équipement d'un cordonnier (6 f) ou de celui d'un tisserand (40 f).

A la même époque, le salaire journalier d'un compagnon était d'environ I f.

Il faut ajouter à cela les charges specifiques pesant sur les produits de
l'artisanat commercialisés en ville. En effet, lors de la construction des remparts, au milieu
du XIVème siècle, on avait prévu un système d'impôts locaux destinés à frnancer
l'entretien de ces murailles. C'étaient des taxes payées sur un certain nombre de produits
vendus à St-Avold. Cela concernait donc au premier chef les artisans naboriens dont les
productions étaient renchéries par rapport à la concurrence rurale.

44s Les frais d'entrées fruent décrits par Gerardy dans un document daté de 1776, darrsla tiasse E
333' Nous évaluons financièrement ces charges à partir de conversions des Francs barrois en f de
Lorraine, à partir de prix des années 1770 mentionnés dans les comptes municipaux, le pot de vin à
I livre de Lorraine, la liwe de chandeile à l4 sous, le pain tarifé à 2 sous.u6 AMSA, art.63.
447 AMSA, ut.75-76.

Frs barrois et livres de Lorraine
Types de

redevances
droits d'entrées des

apprentis
droits d'enh'ées des

cornpagnons
droits d'entrées des

rnaîtres
Au domaine roval 0à l0 f i s 0à5 f r s l0 f rs à 46.5 f

Au corps oude2 f r sà2 f r s6g ros
ou de2 à 4 pots de vin

etde2 à4 pains

3 ou 4 pots de vin et 3
ou 4 pains

ou I repas,
o u 4 à 8 p o t s d e v i n e t 4

à 8 pains,
ou de l0 frs ù62 f,

Au saint patron 0 à 3 f d e c i r e 0 0 à 4 f d e c i r e
Total selon les

confréries
5 à 6 f d e 3 . 5 f à 6 . 5 f de l0 à 25 f, mais

46,5f (marchands) et
68 f (chamentiers)

Les recettes naboriennes au XV[Ième siècle

Types de recettes
locales

1702"*" l7g5**'
Explications

Frs Ba. % f %
Revenus

patrirnoniaux
469 8,6 2062 28,9 Revenus des propriétés collectives,

cens, prairies, jardins, regains...
Taxes sur les ventes 4206 77.2 4868 68 .1 16 taxes sur les ventes
Dont : gabelle des

vtns
3360 61 ,7 3597 50,3 3 /is barrois par hotte de vin

vendue au détail
Total des recettes 5445 100 7t48 100 y compris les rec. extraord., hors

subvention
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Le tableau précédent nous montre que les taxes sur les productions et ventes
urbaines étaient fiondarnentales pour les receftes locales, on ne pouvait pas s,en passer,
quelle que soit la valeur que pouvaient atteindre les adjudications portant sur les biens
patrimoniaux de la ville. Mais, à l'intérieur de ces taxes, la < grande gabelle des vins
vendus au détail > faisait l'essentiel de la recette. Les autres taxes étaient donc finalement
modestes. Elles constituaient néanmoins des charges qui peuvent être évaluées en
confrontant le nombre d'artisans d'une profession et le montant de l'adjudication des
droits payes sur leurs ventes, à même époque.

Sur quelles professions pesaient-elles et dans quelle mesure ?

Les taxes locales sur les métiers artisanaux

Les taxes locales étaient relativement insignifiantes, sauf celles qui pesaient
sur les brasseurs et les tanneurs. Or c'était là des professions essentiellement urbaines.

Dans toute la Lorraine, les tanneurs étaient regroupés dans les villes qui
avaient toutes des taxes locales et avaient donc très peu à faire face à une concurrence
ruralea€ - Quant aux brasseurs, ils vivaient du passage, des foires et des marchés où ils
pouvaient débiter leurs productions, là encore, il s'agissait d'une profession beaucoup plus
urbaine que rurale.

En frn de compte, I'imscuniosité de l'époque et le nombre des charges
urbaines, contribuaient à en maximiser le poids dans le vécu des artisans naboriens. Ils
s'en plaignaient donc. Mais leur réalité peut être considérée comme négligeable.

Vers 1775, réparties sur une carrière, la totalité de ces charges sur les artisans
urbains représentait au maximum 5-6 f par an, souvent plutôt moins, parfois un peu plus,

448 On a des chiffres précis pour la production des tanneries mosellannes, vers ls13-lgl5 (AD
Moselle, 229 M). A cette époque, 282 ouwiers des tanneries sur 3 19 (88,4o/o) travaillaient dans les
12 centres de tanneries les plus importants du départernent, tous des villes petites ou non, et ils
produisaient92,g o/o du produit brut de cette branche d'activité (4ème trimestre lgl2).

Métiers Droits payés Consistance
(Frs bar.)

Valeur en 1775
(f de Lor.)

Valeur moy.
par artisan

Brasseurs (2) la cuitte des
bierres

2 frs 6 gros par 25
hottes

40 r. 20 r.

Drapiers (29) le droit d'aulnase 3 deniers par 4 aulnes 6 l 2 f,2 sous
Tanneurs(16) le droit des

tanneurs
10 gros par 100 frs de
marchandises : 0.8%

450 f. 28 f.

Charrons (1) le droit des
charrons

4 pfennigs par charioi 0à2f 0à2 f
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sauf pour les tanneurs et les brasseurs (ou les cabaretiers et quelques autres professions

commerciales qui sont ici hors sujet) mais ceur-ci n'avaient pas de concurrence rurale.

D'autre part, un anêt du conseil empêchait les confréries d'exercer des
poursuites judiciaires sans autorisation de l'intendant, ce qui alourdissait les procédures et
inhibait leur force de dissuasion sur la concurrence rurale ou extérieureoon.

Au total, dès les années 50-60, les confréries étaient atteintes dans leur

dynamisme, leurs finances n'étaient plus très saines, elles étaient réduites aux maîtres

urbains et enregistraient moins de nouvelles entrées, elles se sentaient sur la défensive et
araient perdu de leur autonomie interne.

De ce point de tue, le série de comptes de 1773-75 que I'on trou.re encore dens
les archives est significati"'e de la perte d'autonomie des conf,réries. La supervisiorr de ces
comptes par les autorités arait été moti'rée par le d.ésir de I'Etat de limiter les dépenses des
cesfréries pour eppurer leur endettement. C'est sans doute les corporations des grandes

villes qui avaient nésessitéc€s mesurssoto.

Mais à St-Avold aussi, les com_ptes montraie_û des défieits strr-rctr,rrels

Lorsque les recettes a.,,sient été plus importantes, avaRt 1750-50, on e.,.ait
insensiblement augmenté les dépenseg si bien que lols4ue les rscettes diminuèrent

durablement, les comptes s€ retreu.rèrent régul.ièrenaent dé^frcitaires. pour rétablir

l'équilibre, le lieutenant général du bailliage, en examinant les compteg invalida

systématiquement les dépenses non pré.rues par les eharteg ee qui revenait à diminuer par

voie d'autorité les dépenses religieuses des confréries.

Cette <<lelcisation) ranapante de-rait s'achever par la réf,orme de 1779. C,est

en effet cet édit de mai l?79 qui remodela fondamentalement !e -.,isage des corps

naboriens.

Les anciennes instifutions, spécifiques à la ville et tributaires de son histoire

piupie iureiit siitipieiireiii rempiacées par-des strurtures plus uiriversellesasl où les maîtres

devaient obtenir des brevets de maîtrises, enregistrés au bailliage. (Voir le tableau, page

suivante)

44e Le même document (E 333) suggère qu'auparavan! les confréries pouvaient faire procéder à
des saisies directes, ce qui leur donnait une force de frappe dissuasive par rapport aux concuïents
extérieurs.
450 Certaines corporations, à Nancy par exemple, pouvaient avoir des budgets qui se chifÊnient en
ce$eines ou en milliers de livres (exemples dans la série E des AD Meurthe et Moselle). I à les
déficits pouvaient avoir une autre ampleur que dans des petites '.,i!!es comrne St-A-r,old.4ir Fai un é,:lit de inai 1779 (AD |"{osellc" B 640g).
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Cette normalisation de la classification professionnelle réponclait à des
objectifs fiscaux (regroupement des métiers par classes plus ou moins homogènes
pennettant une taxation unifonne) et peut être considérée comme le dernier aménagement
avant la création des patentes, sous la Révolution. C'est justement la Révolution Française
qul en remettant à plat le système fiscal fit perdre aux confréries ou aux corporations leur
fonctionnalité, du point de vue de l,Etat.

Anciennes confréries et nouvelles corporations

Mais la réforme de 1779 eut pour premier effet de généraliser dans la ville le
système < corporatif >- En effet, désormais, toutes les professions artisanales étaient
classifiées et obligeaient leurs maîtres à se pourvoir de brevets de maîtrises. A St-Avold-

Anciennes confréries Nouveaux corps par ordre de numéros
Drapiers Tissiers et fabricants de toutes sortes de draps d'étoffes de

Iaine, soie, coton, poil de chèvre et autres matières pures ou
mélangées

Tisserands

Teinturiei:s ?
4

=)

Marchands merciers, épiciers et
quincaillers

Merciers, quincaillers

Epiciers, confiseurq, ciriers et chandeliers
Chapelliers, pelletiers et foureurs

Tailleurs d'habits et couturières Tailleurs, frippiers d'habits en neuf et en vieux. brodeurs et
chasubliers

8

gCordonniers Cordonniers en neufet en vieux
Boulangers, brasseurs et meuniers Boulangers (< avec faculté d'emploiêr du beume, a" tait et

des oeqfs, concuremment avec les patissiers >>
l 0

Cuisiniers, traiteurs, rotissiers, patissiers, 
"aU".eti".s,aubergistes

t 2

Caffetiers, limonadiers, vinaigriers, débitants ae 
"iare 

et a"
blerÏe

t 3

Charpentiers, couvreurs, maçons et
tailleurs de pierre

Maçons, couvreurs, plombiers, tuilleu.s-. pË.r" 
"t 

tous
_ constructeurs en pierre, plâtre et ciment

t 4

Bouchers Bouchers et chaircuitiers l 5
Geschenckhandverck : chapelliers,
ferblantiers, fondeurs, menuisiers,
pelletiers, potiers d'étai4 selliers.

sqlruriers, toumeurs, vitriers

Menuisiers, boisseliers, coffretiers, ébénistesJourneurs et
autres ouwiers en bois

t 6

Coutelliers, armuriers, arquebusiers, fourbisseurs er autres
ouwiers en acier

t 7

l 8
Maréchaux, cloutiers et quincaillers Semrriers, maréchaux ferrants et grossiers, tai[ancliers,

fenailleurs, cloutiers, éperonniers, ferblantiers et autres
ouwiers en fer

Potiers d'étaiq fondeurs, épingtiers, chaudronniers, et autres
cuviers en cuivre, étain et autres métaux excepté I'or et

I'argent

l 9

Tapissiers, fripiers, faiseurs et vendeurs de mzubles et-
miroitiers

20

Selliers, bourreliers, bahutiers, carrossiers, charràns et
autres ouvriers en voiture

2 l

Tanneurs Tanneurs, chamoiseurs, corroyeurs, peausrie.r, mÇsriersii
autres fabricants de cuirs et peaux

22
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un seul maître, un vitrier, fut inscrit sur la liste des professions non

réglementationa52. Des syndics et adjoints, élus par les corps mais

étroitement contrôlées par la loi, d,irigeaient les nouveaux co.psott.

Ces syndics poursuivaient les réfractaires, une pièce de 1786 le montre à Saint-
Avoldasa . Le syndic du corps des < cuisinier, traiteur, rotissier, patissier, cabaretier et
aubergiste> se rendit avec son adjoint chez PieneLintzqui <s'emancipoit de donner a
boire et a manger chez lui sans etre agrégé ni usant d'un brevet >, pour en dresser procès
verbal. Celui-ci fut condamné à l0 f de France de dommages au corps et aux dépens, ce
qui pouvait représenter quelques dizaines de livres supplémentaires (avocats du corps à
Boulay, jugement et signif,rcation par un huissier de Boulay). Une seule condamnation était
au moins aussi lourde que de se pourvoir d'un brevet qui nécessitait néanmoins un
apprentissage préalable.

On peut donc penser qu'en 1789, le système corporatif, dans sa dernière
version, édulcorée, était généralisé à I'ensemble des métiers artisanaux (et commerciaux)

de St-Avold.

Si les artisans ruraux étaient exterieurs aux nouvelles corporations, celles-ci

soumettaient pratiquement tous les artisans urbains aux vingtièmes d'industrie et aux
droits d'entrée, qui au passage, avaient été sérieusement relevés.

couvertes par Ia

dans des formes

dans les
Nouveaux droits d'entrée

des villes de Lorraine du s ,155

Non seulement ces nouveaux droits étaient en nette augmentation pour tous
(sauf les entrées des charpentiers), mais encore, la part de I'Etat s'était nettement accrue.

452 AD Moselle, B 6409.
45r Edit de 1779 etdéclararion du Roi du 6 féwier 17g3.
4s4 AD Moselle, B 6409.
45s L'édit de 1779 prévoyait deux cas de figure parmi les villes. 8 étaient considerées comme de
premier ordre (Nancy, Lunéville...) et 34 autres comme de second ordre. pratiquement tous les
droits d'entrée étaient fixés au double dans les villes de premier ordre par rapport â 1".r, équivalent
dans les villes de second ordre.

cor v rne second ordre
Corporations

no

Droits d'entrée Part du Roi (3ia) Part des corporations
( t l4 \

Part des syndics et adjoints
(l i5 du l/4))

4-5 1 5 0 1 1 2  l 0 37.  l0 7 .  t0
1-6- l  t -12-

l3 -14 -15 -16 -
20-21-22

100 / ) 25 )

2-7-8-t0-17-
18

75 56.5 18 .  t 5 3 .  l 5

3-9-19 50 37 .10 12.  l0 2 . t 0
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Ainsi, les 40 entrées de nouveaux maîtres enregistrées entre l7B4 et 178845'' rapportèrent à
I'Etat quelques 2700 f., environ 550 f, par anot7, plus du double des vinstièmes

d'imposition.

On peut donc dire que la nouvelle organisation de I'artisanat lorrain
représentait pour I'Etat une bonne opération fiscale. Mais c'était aussi un nouveau stade de
I'intégration de la province lorraine dans I'Etat monarchique français et une laTcisation des
organisations professionnelles, une perte d'autonomie de ces organisations.

En effet, les nouvelles corporations étaient désormais sans réference aucune
aux saints patrons, ne prévoyaient aucune liturgie collective, aucun frais liturgique, les
assemblées se pratiquaient toutes en juin de chaque année, les deux nouveaux syndics
prenant tous leurs fonctions en juillet pour un an, remplacés I'année suivante par deux
adjoints élus I'année précéd.enteot*. L'édit de 1779 interdisait aussi les repas collectifs
prévus lors des entrées de nouveaux membres, du moins il interdisait que I'on ht payer aux
néophites ces repas qui de toute ancienneté étaient traditionnels. Il est possible néanmoins
qu'une activité confrérique religieuse et festive ait perduré, à St-Avold. Du moins on peut

le croire au vu du cas des bouchersntn. Mais ce corps n'avait pas été transformé par la
réorganisation- Il n'amalgamait aux bouchers que les < chaircuitiers >. La continuité avec
l'ancienne confrérie restait très grande ici et permettait donc un maintien tacite des vieilles
pratiques. Dans beaucoup d'autres cas le redécoupage des regroupements de métiers

rendait plus difficile les rites confrériques. Il aurait fallu se mettre d'accord sur un nouveau

saint patron, par exemple.

De plus, les nouvelles corporations avaient à peu près perdu le contrôle
qu'elles pouvaient exercer auparavant sur I'activité économique. Certes, elles continuaient

de décider de certains articles de leurs statutsffi. Mais même sur ce plan, la législation

royale (déclaration de 1783) entrait dans les détails sur les modalités de I'apprentissage,

des receptions de nouveatx maîtres par examen et non plus par chef d'oeuvre, sur les

assemblées et les scrutins internes, les visites des premiers maîtres, la reddition des

o,t.: Somme des procès-verbaux de reconnaissance d'achats de brevets, AD Moselle ,B 6409.4s't Nous avons calculé ce résultat à partir d'une moyenne pondérée des droits perçus par l,Etat
(colonne 3 du tableau précédent), soit 68,2 f, par entrée.
458 Dans I'ancien système confrériqug les confrère, ss lirmissaient le jour de la Ëte du saint
p_atron du corps et élisaient alors leurs maîtres et syndics pour I'année à venir.45e Selon la tradition, Les bouchers de St-Avold continuèrent jusque vers 1830, la pratique de leurs
rites religieux. (AD Moselle, 29 J gll.\
'160 

Le lieutenant général du bailliage réclarnait chaque année aux syndics des corps les statuts
précis qu'ils avaient cru bon de décider ensemble avec les autres membres de la corporation.
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comptes, les modalités de cotisation interne (sur le pied des vingtièrnes d'industrie et non
égalitairement). Tous les émoluements des visiteurs, maîtres, échevins, examinateurs et
des contrôleurs judiciaires étaient fixés par la loi. Les nouvelles organisations
hiérarchisaient enf,tn très strictement leurs membres. A la base, les apprentis et
compagnons n'avaient aucune part à la direction et aux assemblées, il leur était interdit de
<< s'assembler en corps > séparés, de < caballer entre eux > et notamment de peser sur les
décisions d'embauche des maîtresoo' . Au dessus des apprentis et compagnons, les anciens
maîtres qui ne voulaient pas payer de droits d'entrée dans les nouveaux corps étaient
< agrégés D sans droits mais dans une position de seconde zone62. Ils ne participaient pas
aux assemblées et ne pouvaient donc être élus syndics, n'avaient pas le droit de délivrer
des certificats d'apprentissages à d'autres que leurs propres enfants, ce qui limitait leur
expansion économique éventuelle. Seuls les maîtres reconnus c'est-à-dire duement
brevetés par le Roi, bénéficiaient de toutes les dispositions de I'organisation des nouvelles
corporations, tandis que leurs syndics élus étaient intéressés au système par les
émoluements qu'ils touchaient pour leurs actes, de par la loi.

Enfin, c'est le Roi qui enregistrait désormais les nouveaux maîtres au vu de
leurs certificats d'apprentissage, leur amalgame aux colporations d'une ville se faisait par
e*amenou' avec possibilité d'appel en cas de rejet. Les corporations avaient donc perdu

une bonne partie de leur contrôle sur leur démographie interne.

Sur le plan financier, il s'agissait d'une limitation et d'un transfert des
dépenses des corporations, de I'Eglise vers l'Etat et vers son appareil de juristes qui
touchait divers émoluements pour I'exercice de son contrôle.

En fin de compte, on assista entre 1756 et 1783 à la fois à une < francilisation >
des corporations, à leur < laTcisatiotr )), à leur généralisation en ville et à leur réduction à la

461 Déclaration du Roi du 6 fewier 17g3.
462 Il s'agissait là de modalités de transition entre les confréries et les nouvelles corporations. Les
anciens maîtres pouvaient devenir de nouveaux membres simplement < agrégés ) en ne payant rien,
< maîtes >> en payant le quart des droits dans les trois rnois ou la moitié ensuite. Ceux qui n,avaient
pas été maîffes dans les anciennes organisations payaient la totalité des droits. De même les veuves
d'anciens maîtres devaient payer la moitié cles droits dans les 6 mois et à l'avenir un maîfte pourrait
payer dans les 6 mois qui suivait son mariage 25olo des droits et assurer ainsi à sa future veuve, le
cas échéant, les droits de Ia maîtrise en viager (sous condition de viduité). De même, les veuves
remariées, pouvaient assurer la transmission de la maîtrise à leurs fuhrs veufs éventuels, mais sans
condition supplémentaire au molnent du remariage. Les femmes pouvaient donc êfte maîfes,
transmettre le pærimoine familial mais elles n'avaient comme les agrégés aucun droit < politique >
dans le corps.
463 Devant un jury constitué du syndic, de I'adjoint et de trois maîtres tirés au sort, appel par
devant le lieutenant général. (Déclaration du Roi du 6 février 17g3.)
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ville, et à des institutions régulatrices de Iassiette d'imposition,

totale d' autonomie interne.

parallèlernent à leur perte

Et ces transformations vinrent d'en haut, du

l'évolution de la société. car les confréries naboriennes.

traditions si I'on suit nos sources.

pouvoir politique et non de

vers 1775, maintenaient leurs

C'est le Duc de Lorraine qui avait accordé des privilèges à des manufactlres

devenues concurrentes de certains métiers réglés urbains ou ruaux, c'est lui qui accorda
aux maîtres une plus grande mobilité géographique, aux artisans des campagnes une
liberté d'action à peu près totale pourvu qu'ils se contentent de leur marché rural. Mais il
ne semble pas que toutes ces mesures aient eu des répercussions importantes sur l'activité
Iocale, à St-Avold.

Il n'y a pas un << avant > et un < après > de l'édit de 1779, dans I'activité

artisanale naborienne comme le montrent les sources quantitatives qui permettent de
suiwe l'évolution numérique des branches d'activités locales.

Car les motivations du pouvoir politique étaient doubles et n'avaient rien à voir
avec la situation de petites villes comme St-Avold.

Soit on visait à une plus grande efficacité fiscale or le poids des impôts restait
assez faible comme on a pu le voir à Saint-Avold, il ne créait donc pas de distorsion
majeure entre villes et campagnes.

Les artisans des campagnes étaient souvent de petits artisans, travaillant pow
leur marché local, des journaliers qui complétaient leurs revenus par I'exercice d,un
artisanat. Dans la France (la Lorraine) pleine de 1770-80, le marché rural s'était accru avec
la densité de la population comme le marché urbain lui-même. La réorganisation des
corporations tendait à créer un double marché dans une société < à deux vitesses >>. Les
métiers urbains, où la qualité des productions était plus contrôlée et les prix plus élevés, le
marché rural oir les prix devaient être plus faibles et où la qualité des productions n'était
pas contrôlée.

Dans cette perspective, la réorganisation des corporations facilitait la survie
des manouvriers nfaux qui s'étaient multipliés dans les dernières décennies. en leur
accordant des exemptions de chargesa6a.

Soit on voulait s'attaquer à de gros monopoles de fabrication qui ne
concemaient que des régions ou des villes très spécialisées, ce qui n'était pas Ie cas de

u6a A titre d'illustration, en annexe, le cas d'un de ces manoeuvres-artisans ruraux, trouvé au hasard
du dépouillement des inventaires après décès.
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Saint-Avold, comme on va I'examiner maintenant, en étudiant l'importance numérique des
activités de transformation, aux XVIII-XIXème siècles.

2) L. ooidr d* I'".ti.an"t n"bori.n à t*n.., l" coniorr.tu..
A St-Avold, les listes d'imposition du XMIIème siecle et les recensements du

XIXème nous pennettent de reconstituer les branches de I'artisanat local, l'évolution de la
dénomination des métiers et leurs effectifs, tout au long de la periodea65.

Graphique I Evolution globale des emplois de I'artisana,.am
(en indices, base 100, en 1785)

Evolution tèux en indicc

Indice emplois

Indice artisans

Globalement I'artisanat a évolué à peu près au ryttune de la population, en
retrait cependant par rapport à l'augmentation des emplois, dès 1720 et jusqu,en 1g66.
Cela signifie que l'artisanat local était faiblement exportateur, sa fonction est restée une
fonction d'approvisionnement local jusqu'en 1870. Il s'agissait donc à St-Avold d'un
artisanat véritablement < banal >, c'est-à-dire lié au ban urbain, à la population locale et
guère plus, sans évolution remarquable tout au long de ces deux siècles. Cet état de fait
résultait notamment des facilités naturelles de la région.

Pratiquement toutes les matières premières transformées existaient localement
de manière assez abondante. Le fer, comme nous le verrons plus loin, était exploité dans
plusieurs minières des environs et il y eut même une mine de plomb, sur la colline du

46s La totalité des chiffres dont nous liwons ici quelques synthèses et des graphiques se trouve en
annexe.
466 on compare ici deux évolufions globales de la r"ille : la populafion (les feux) et le total des
emplois par rapport à l'évolution du nombre des artisans (ouwiers compris).
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Bleiberg, à quelques dizaines de mètres de la ville. La forêt voisine fournissait d,autre part,

une quantité de bois non négligeable pour la construction ou pour tout autre usage.
Longtemps, beaucoup de toits de la ville étaient constitués de bardeaux de bois et tous les
appentis, porcheries, écuries, granges devaient être plus ou moins intégralement en bois.
Enfin, si les chenevières de St-Avold fwent très limitées, chaque village des environs

cultivait lin ou chanvre sur quelques hectares. Et tandis que les troupeaux de moutons des

environs foumissaient de la laine, la variété et la quantité des différents élevages donnaient

beaucoup de cuirs à tanner.

Voyons globalement le poids respectif des différentes branches de cette

activité de transformation naborienne.

Il est clair qu'en 1700, dans la ville en voie de reconstitution, les deux secteurs
dominants étaient d'assez loin le textile et le cuir, < artisanats de consommation >> qu,on
peut distinguer des branches fabriquant des biens d'équipement encore pratiquement
inexistantes à cette époque, à St-Avold. En 1789, ces deux secteurs dominants avaient
presque fait le plein de leurs effectifs, il ne crurent plus au XIXème siècle, quand
l'industrie naissante commença à rogner leurs parts de marché. Mais on n'observait pas
encore de chute des effectifs du textile et du cuir, peut-être parce que la clientèle rurale se
substitua à la clientèle urbaine qui commençait à migrer vers les productions de l'industrie,
comme celaa été constaté par d'autres chercheurs6s.

Au XD(ème siècle, les trois secteurs qui se développèrent quelque peu furent
ceux du bois, du fer et des fabrications diverses, tandis que le cuir et le textile se repliaient
relativement et non pas encore en valeur absolue. Si bien qu'en 1866, I'effectif des
différents secteurs était encore plus équilibré qu,en 1711.

467 Les sources seront toujorus les AMSA, rôles de subvention et recensements, sauf mention
contraire.
468 Dans le département de la Moselle, cette évolution fut évoquée par le préfet (leffe du 9
décembre 1847 au ministre de I'intérieur, AD Moselle,227 M) pour justifier la stagnation depuis
1830 des salaires des tailleurs, cordonniers... ruraux, << car la population des campagnes prend
I'habitude de se pourvoir en ville en vêtements... >.

Date Fabrications
diverses

Fer Bois Texile Cuir Bâtiment Total

l T l  l 4 7 2 l J J il 83
I 785 t 7 T7 20 72 5 l 27 204
I806 t 3 ) 7 28 90 56 J J 243
1866 86 3 9 40 87 57 53 362
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Graphique 2 Evolution des différents secteurs de I'artisanat
(indices de l'évolution des emplois par branches, base 100 en 17g5.)
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Et I'essor des < fabriques D, premier stade de la concentration technique qui fut
à l'origine de larévolution industrielle, essor nettement perceptible après 1856, compensa
à peine le tassement des autres secteurs. Car si leur essor aboutit à une multiplication par
cinq des effectifs, entre I785 et 1866, il faut ajouter qu'il n'y avait que 17 artisans dans
cette branche, à la veille de la Révolution.

La ville n'avait donc aucune spécialité, dans I'ordre des fabrications. II y avajt
quelques artisans dans tous les secteurs car ils trouvaient leurs matières premières à
proximité, non pas en très grande quantité mais régulièrement.

Toutes ces activités ont été soumises à des évolutions structurelles et
conjoncturelles que l'on peut parfois reconstituer46e.

Tout d'abord, les différentes branches de I'artisanat local suivirent des
conjoncfures diverses, en fonction de paramètres propres qui permirent aux maîtres des
métiers de surviwe ou de prospérer momentanément.

D'autre part, ils subirent waisemblablement l'évolution technique qui
atteignait le pays, notamment au XIXème siècle, sans véritable capacité à réagir, du fait de
leur modestie.

46e Pour reconstituer les évolutions, nous
quantitatives (comptes municipaur, taxes
fragrnentaires des délibérations municipales

croiserons les informations fournies par les séries
locales, effectifs des métiers...) et les données
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Les tisserands travaillaient la laine et le chanvre que leurs confiaient les
paysans et les citadins. De même, les teinturiers répondaient à une demande rurale
localeaTo, aucun secteur d'activité ne semble avoir eu une envergure qui dépassât l,échelon
Iocal, sauf I'exception de quelques établissements isolés à telle ou telle époque.

L'inventaire réalisé à la mort d'Agustin Blaise, en avril l7|t'7t, montre un
capital d'exploitation réduit à ses deux métiers à tisser. Toute la matière première devait
être fournie par le client et ce tisserand ne semblait pas beaucoup pratiquer le crédit. Il
avait été incendié en 1772 et après les trois années d'exemption d'usage pour les sinistrés,
il fut cotisé à 3 sous ou 3,5 sous de pied-certain jusqu'en 1782. C'étart donc un artlsan tout
à fait modeste. Sa femme avait conservé ses effets personnels et son matériel de fileuse.

Elle investissait au moment de sa mort, un mois plus tard, en mai 7787,un capital de 3g f
en chanvre et en étoupe, déjà travaillé ou non.

L'inventaire des biens d'Augustin Blaise, tisserand
sa

Valeur en f, de Lorraine Actif Passif
Immeubles -7 acquers (t762-1768)

-l lot en partage
-terres ensemencées :2 < quartié et clemi >> de seisle

q

Meubles, effets
personnels

-ceux d'Augustin :
-ceux de sa femme :

206.0.0
105 .0.0

Bétail -2 porcs de 6 mois 1 5 . 0  0
Réserves alimentaires -30 f, de lard

-l quarte de pommes de terre 20.0.0.
Capital technique

Total

-2 métiers à tisser tout équipés

-stock commercial de sa femme :
23 f. de chanwe

12 f, d'étoupe
l0 f de fil de chanwe

3 f de fil d'étoupe
-matériel pour filer

36.0 .0 .

38.0.0.

J

7',1 f,
Caisse 0

Dettes actives 0
Dettes passives

Total

-Frais funéraires d' Augustin
-3 dettes aux Religieuses 8., la fabrique, l'Hôtel-

Dieu
-2 petites dettes

7 . 1 5  0
146.0.0.

35 .0  0 .
189

Bilan immeubles + 234 { > +234

et de sa femme, fileuse de laine

Ce couple très modeste gagnait sa vie en vendant quasi exclusivement sa force

de travaTla7z (avec très peu de capital) et à l'aide d'une petite agriculture d,auto-

47t AD Moselle,B 6394.
o"Onobserve 

rure situation de ce genre dans I'inventaire après décès du riche marchand, François
Knoepfler où I'on peut lire qu'il possedait ( 60 liwes de fil de chanvre chez le tisserand qui



subsistance. Beaucoup de ferr,mes filaient la laine ou Ie chanvre ou le ljn, on retrouvait des
tours à tiler et des dévidoirs un peu partout, de même que du chanvre ou du lin ou de
l'étoupe, bruts ou en fil ou en toilea73. Chez les plus riches, c'étaient les servantes qui

faisaient ce travail, souvent avec la mère de famille, voire avec la fille aînée.

A tel point que cela faisait viwe des tourneurs sur bois, < industrie

d'équipement > de la branche. Il y avait toute une économie locale de la filature

domestique des fibres cultivées localement et tissées à Saint-Avold.

L'inventaire après décès de Jean Odendal, tourneur, en avril 1788, nous montre

une activité essentiellement orientée vers le matériel de filature.

Jean Odendhal. tourneur{7{ Actif Passif
Immeubles -7 acquets (1747-1775\ ,,

Meubles, effets personnels 6 pièces meublées, cave et grenier
-4,5 f de corde

- 1 3,5 f de fil de chanvre
-40 aunes de toile d'étoupe

726

40
Bétail 0

Réserves alimentaires -60 f de lard
-2 pots de saindoux
-3 quartes de farine

102

Capital technique

Total

-Matériel de tourneur
-120 pièces de fer de tours à filer

Stock commercial :
-350 roues de tour non façonnées
-200 tours à filler non façonnés
-10 tours à filler et autres bois

65
60

109

234
Caisse + J

Dettes actives -3 prêts farniliaux (soeur de la mère. fils et sendre) 244
Dettes passives 0

Bilan immeubles + 1389.f > +  1389

Il y avait cependant aussi quelques

disposaient d'un petit capital qui leur permettait de

d'accumuler ses stocks négociables aux foires.

tisserands un

fabriquer des

plus cossus qui

sans commande,

peu

toiles

produiront 200 aunes de toile large de 5 quarts à 8 sous/aune >. (D'autes exemples se trouvent dans
les inventaires.) Ce marchand pouvait ensuite commercialiser la toile. Ainsi, il était donneur d'ordre
auprès des tisserands locaux pour constituer son stock de toiles. Mais bien des particuliers riches
devaient procéder de màne ce qui perrnet de comprendre les stock importants de toiles de fibres
locales que I'on renconffe dans les inventaires après décès de toutes les personnes aisées, durant tout
le XVIIIème siècle.
473 En fi87,1a liwe de chanwe se negociait de 10 à 18 sous. La liwe de_E!_de_-çhangg se
négociait de26 à 3l sous. Le travail rapportait donc 10-15 sous par liwe-poids de fil façonné. Une
femme devait donc filer 1,5 ù2livres de fil (ce qui devait donner 6,7 aunes de tissu) par jour pour
gagner une journee de joumalier.
474 [ s'agit ici d'un artisan assez aisé, entre 1775 et 1782, it était cotisé à la subvention à 5 ou 5,5
sous de pied-certain (et non pas 3 comme A. Blaise). S'il ne sernblait pas accorder de crédit à ses
clients pour le réserver à ses enfants, il n'était lui-même pas endetté. Tout dans cet inventaire respire
la modestie en même temps que la santé financière
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C'est le cas de Guillaume Schmit, qualifié lors de son

(uillet 1787) de < marchand de toille >, qualification significative.

que sa force de travail.

inventaire après décès

Celui-ci ne vendait pas

Guillaurqe Schmit, marchand de toile{7s Actif Passif
Immeubles -diverses propriétés

-Terres ensemensées :
I jour de seigle

l jour de pommes de terre et mais
V+ eI t4de chanvre (5/8 de iour)

,

Meubles. effets nersonnels 746.O.0
Bétail -l génisse

-3 porcs 1 0 1 . 0  0
Réserves alimentùes -1,5 millier de foin

-100 g de lard
-2 quartes de blé

1,5 quarte de farine t43.0.0
Capital technique .

Total

-2 méfiers à tisser tout équipés
-stock commercial '

444 urnes de toile d'étoupe
1469 aunes de toile de chanwe

8 quartes de cendre
I tas decendre

46 10.0

' i64 0.0.
t095.0.0.
t9 4.0.
7.0.0.
1332 f,

Caisse 0
Dettes actives 0

Dettes passives -petites dettes diverses l2 Louis
d'or

372 L
Bilan immeubles + 1950 { + 1950

Mais c'est un cas assez isolé, la plupart des tisserands étaient très modestes,
sans capital, ne produisant que de petites quantités sur commandes pour le marché local.
Ainsi, entre 1781 et 1784, si A. Blaise était cotisé à 3 sous de pied-certaina16, ce qui le
situait à I'avant du < peloton > (32 tisserands, hleurs de laine et drapiers étaient cotisés à l,
2 et3 sous), G. Schmit était lui le plus imposé du groupe (7 sous).

C'est peut-être une des raisons pour lesquelles toute cette économie des
textiles locaux était sur le déclin dès le milieu du XVIIIème siècle. Car ce n,est pas cet
artisanat local bien pauwe qui aurait été capable d'animer cette industrie ; il manquait de
capitaux . Il aurait fallu de puissants marchands donneurs d'ordre et tout incite à croire
qu'il n'y en eut pas. La faible évolution du droit < d'aulnage ontt qui avait déjà atteint son

4'ts Encore plus à I'aise que les précédents, Schmitt avait des terres (et même an chanwe), mais
aussi largernent de quoi attendre la récolte de juillet-août 1788 en mangeant son propre pain, son
propre lard et 2000 aunes de tissus à vendre à la foire franche de la décolation de St-Jean-Baptiste.
Aussi, son taux de cotisation à la subvention s'élevait à 5 sous en 1775 mais à 7 sous en lTgl et g2.
476 Nous étudions un peu plus loin dans le chapire l'évolution de la situation fiscale de l,ensemble
de I'artisanat.
477 Il consistait en 3 deniers pour 4 << aulnes > de St-Avold (de drap ou toile) vendues à St-Avold
par quiconque. Ce droit était affenné comnle les autres. Si I'on adrnet que l'acljudicataire de ce droit
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maxrmum en 1735 met en relief le faible dynarnisme de la commercialisation des draps et
toiles, à Saint-Avold.

En francs barrois échelle de gauche, nornbre d'individus, échelle de droite

Du reste, dans les inventaires après décès des marchands-merciers, on
rencontrait fréquemment de fortes quantités de toiles de chanvre, de lin ou d'étoupe, avant
1730 ou 1740. Par la suite, ce sont les toiles d'importation qui l'emportent, de toutes
provenances, le premier gros stock local de toiles < d'importation > que I'on peut dater est
celui de Jean César-père, marchand de Hombourg, en 1736.Il y avait là I161 aunes de
toutes sortes de toiles en mesures de Francfort, Berlin, du bassin parisien, du Brabantais .

Mais à cette époque on commercialisait, semble-t-il, beaucoup plus de toiles
de fibres locales que de toiles importées. En 1785 par contre, les toiles importées
représentaient 90 à95 % des stocks.

encaissait environ 200 frs barrois par an (pour les quelques 150 de son adjudication), cela
représente ule cornmercialisation d'environ 50.000 aulnes de drap par an.478 voir les détails de tous les inventaires que nous mentionnons ici dans le chapitre suivant,
consacré au commerce.

Grap. 3 Evolution du droit << d'aurnage > et du nombre des tisserands
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1727 t74l 1784 t787
Aulnage de toiles locales 180 973 0 49

Aulna.ee de toiles imoortées 0 0 2242 934
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Mieux même, dans la boutique d'Appoline Becker, en 1784 on trouvait 40 f, de

chanvre brut...importé de Strasbourg. On commercialisait donc, même pour les .fibres
locales, des produits importés.

Les registres de délibération nous apprennent en 1736 que la première pièce

d'une prairie communale, le << Brouch ) était consacrée au blanchiment des toiles des

habitants. Certains d'entre eux, d'après les plaignantsaTe plaçaient des toiles de 1000 à

1500 aulnes et accaparaient I'espace disponible. La superfrcie de ce pré était de 4,5

fauchées, environ 70 ares (100 m sur 70 m) et la place manquait. Or lorsque Gerardy

rédigea sa description de la ville, 30 ans plus tard, en 1766, c'était toujours le même pré

qui servait à cet usagea80. D'autre part, la culture du chanwe semble avoir eu un certain

engouement, vers 1750. En effet, en 1742,la chambre de police dut interdire cette culture

que I'on installait dès qu'un champ était débarrassé de ses fruits et même sur les prairies,

ce qui amoindrissait la vaine pature communaleo8l . Par contre, en 1795, il n'y avait plus

qu'une cinquantaine d'exploitations sur 260 déclarations d'ensemencement qui

cultivassent du chanwe et du lin et cela ne représentait que 17 jours de cultures sur 878
*' . Etdeux autres données chiffrées de l'époque sont encore très inferieuresns'. Du reste,
jamais n'apparurent de chenevières specialisées sur le ban de St-Avold.

Enfin, si durant le XVIIIème siècle, on rappela sans cesse l'interdiction de

sécher les chanvres dans les fours des maisonsn*4, on verbalisa même et condamna des

contrevenants à I'occasionass ; lors du réglement qui fut mis au point en 1832,à la suite du

47e AMSA, Délibérations. 24 avil 1736.
480 Gerardy, 1766, P 136 à l4B.
48r AMSA, délibérations,16 août 1742.
482 AMSA' aft.3oz.
483 AMSA, art. 303, vers 1800, I ha sur 761ha labourés. En I'An L[ une seule déclaration sur
448 exploitations (art. 300).
4u AMSÀ délibérations, 20 août 1715,22août 1716.. jusqu'au réglement qui suivit un incendie à
Hombourg, le 25 pluviose An XII.
485 Ainsi" le 25 septembre 1722, plusieurs femmes, leurs filles ou des servantes firent surpnses
braquant du lin dans plusieurs écuries. les chefs de famille furent condamnés à l,amende.
L'ordonnance ducale de novembre 1728 qui rappela les interdictions (AMSA, délibéræions), fut
ensuite régulièrement rappelée, soit à la saison où le problème se posait, soit après un incendie, à
Hombourg ou à St-Avold, lorsque I'opinion avait besoin d'être rassuÉe. Ainsi en septembre-
octobre 1750, après un début d'incendie, à St-Avold, les interdictions frrent rappelées, 9
contrevenants fiuent encore mis à I'amende, modestes ou moins modestes, artisans du textile ou
non" ils montrent un echantillon des travailleurs du chanwe et du lin qui couvrait une bonne partie
de ia société naborienne, à cette époque. D'aute part, les inventaires après décès, notamment entre
1730 et 1750 contiennent très souvent des chanwes. lins étoupe, en brut, en fil et en toile. Ainsi, le
curé de Maxstadt a 200 aunes de toiles en 1742, un Iaboweur de Hombourg 130 f de chanvre
façonné et 100 aunes de toile, en décernbre l742...chez le meunier de la porte de Hombourg, à
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grand incendie qui sinistra une centaine de familles, cette année-là, on ne parla plus du

tout du risque lié au travail du chanvre.

Il est wai que les effectifs liés au tissage, à la draperie, à la filature de la laine

s'effondraient déjà depuis les années 1825-1830

On peut dire que si I'autarcie locale a été à peu près totale au début du

XVIIIème siècle ; on assurait alors Ia totalité des opérations qui allaient de Ia production

des fibres à la fabrication des vêtements ; dès avant la Révotution, là situation avait évolué.

C'est d'abord la culture des fîbres qui fut plus ou moins abandonnée à St-Avold, mais les

paysans des environs continuèrent jusque tard durant le XfXème siècle à les cultiveras6 et
par conséquent à solliciter le travail des tisserands. La ctientèle riche, celle qui achetait

tissu ou vêtement chez le marchand, s'était alors (,Cès 1730-1740) partiellernent

reconvertie aux tissus et linges importés. Mais partiellement seulement car en 1783, chez

Anne Elisabeth Metzingera*t, épouse d'un chevalier de St-Louis, en possession d,une

assez belle bibliothèque, on trouvait encore 130 aunes de toiles de chanwe et d'étoupe

dans les armoires.

L'effectif des tisserands atteignit son maximum entre 1806 et 1828, avant de

s'effondrera88, relayé par le nombre des tailleurs puis des couturières qui lui, allait

croissant. Il y eut donc dans la branche textile, un glissement des produits bruts vers les

produits finis, entre 1828 et 186648e.

Il y eut aussi glissement des artisanats textiles des hommes vers les femmes, à

mesure que leur scolarisation de plus en plus massive en fit toutes plus ou moins des

tricoteuses-repriseuses-couturières. Vers 1870, pratiquement toutes les femmes

pratiquaient des activités textiles, depuis la préparation du chanvre devenue rare en ville.

Saint-Avold, Pierre Laurent, en septembre 1728, ontrouvait 20 < fagaux> de chanwe non façonné,
108 f, de chanwe et de lin façonnés, 357 aunes de toiles de chanwe et de lin en{in.486 On peut le voir très nettement à Boulay où en 1856 il n'y avait aucune culture de lin et chanwe
dans la cornmune mans 122 ha de ces mêrnes cultures dans le canton. AD Moselle, Z5T M l. Dans
le canton de St-Avold, en 1852, il y avait 53 ha de cultures de chanwe (25g M)'187 

lnventaire après décès, AD Moselte , B 63g4,cf annexe II.
488 Le maximum fut atteint en 1818, à la fois pour les tisserands, les fileurs de laine et les drapiers.
L'appauwissement général qui suivit les évènements de l8l3-1817, deux invasions, une épidémie,
un incendie, plusieurs crises alimentaires...s'accompagna d'un certain retour des archalsmes qui
pennettaient une meilleure répartition de la pauweté, qui asswaient à chacun au moins la survie.48e Mais à la campagng le chanwe et l'étouppe gardaient une certaine importance decelabte au
travers des inventaires après décès. Ceux-ci nous monfrent encore des stocks de ces tissus chez le
meunier de Moulin-Neuf par exemple (26 juillet I 865, Mtre Dufresne, 25 E 50) ou encore un tour à
filer, 4 kg de fil d'étouppe et 5 bottes de chanvre brut chez la veuve du joumalier Jean Gamel, de
Betting (30 awil 1867,25 E 52).
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sa filature (le serrurier Pister vendait encore beaucoup de < tours à filer > devenus
probablement métalliques) jusqu'au tricot, à la confection et à tous les soins concernant le
linge. Il y avait désormais un assez grand nombre de fernmes artisans, à leur compte et
aussi bien dans des ateliers individuels que dans des entreprises employant une quinzaine

de personnes (les couturières). Du côté de I'artisanat masculin, Ie tissage se maintenait, en
très faible effectif mais sur des spécialités nouvelles, tissage de [a laine, de la soie, que

nous font découwir les liasses notâriales, mais cet artisanat était devenu plus rwal

qu'urbain et aucune entreprise d'envergure ne le pratiquait. Cette réalité modeste et
pulvérulente du textile local, vers 1870, nous apparaît notamment au travers des

inventaires des marchands. Ceux-ci vendaient, presque tous, de la laine brute, de la soie,

du coton en fil ou en écheveaux, des aiguilles à coudre et à tricoter, etc. Tout ce matériel

se trouvait en stocks non négligeables mais jamais en très grande quantité.

De même, dans la branche du cuir, I'effectif des tanneurs, par delà ses

fluctuations à moyen terme, évolua peu à long terme, tandis que celui des cordonniers

s'enfla dès 1740, puis au début du XIXème siècle. Il y eut donc ici aussi, glissement de
I'amont vers I'aval de la branche.

Tous ces métiers furent conculrencés au XIXème siècle par les fabriques

naissantes mais trouvèrent dans la clientèle rurale croissante un substitut à la clientèle

urbaine, plus touchée par les nouveautés.

Dans le cas de la fabrication des chariots, on peut reconstituer la conjoncture
du XVIIIème siècle. En effet, un droit des charrons de 4 pfennigs par chariot était perçu
sur toute nouvelle production des charrons.

Or ce droit était mis en adjudication chaque année, en novembre, puis pour
trois ans, après 1750, devant l'assemblée des bourgeois de la ville. Il s'agissait d'un droit
modeste, ne pouvant donner lieu à de fortes spéculations. Sur une aussi faible somme
I'adjudicataire ne pouvait ni gagner beaucoup, ni perdre énormement en cas de dépression
économique.



o - -

i
8 +

I

I
I

/
i

I
6+

i
I

' ! +
- l

I

i

2 i

I
L - l

i
Ir+
I

3 3 = ï : \ R F'c ô ôr r' æ Ê É 5. = c? \o ô c.'r r, ç .- :f, !-- c m \c c\Ë Ë É  r_  r *  r -  NÈË sR R É  NF S  R R R R F  F  F  S  È  N F  Ë  ËK

I

t i

I
I
i
I

i
I
I

I

r lr / \
r / \  l l
l r  I  r i' l i

t

t
I n

l-- i
È - -1t

I

261

Grap. 4 Evolution du droit des charrons
Valeur prise I'adjudication, en Frs barrois/anae0

La variation de ce droit dans le temps pennet de penser que la reconstitution

des moyens de productions, au moment de la plus forte croissance de la ville, intervint très

tôt, avant 1710, entraînant waisemblablement beaucoup de branches d'activité, le bois, le

fer, bien que leurs effectifs fussent encore très faiblesael . Puis, dès les années 1710-1720,

Ia fabrication des chariots se stabilisa à la moitié de son niveau antérieur. et cela

pratiquement jusqu'en l78g4e2 .

lci encore, dans l'artisanat d'équipement, il n'y eut de véritable prospérité

qu'au tout début du XVIIIème siècle, au moment de la reconstitution des outils de travail

et alors que la main d'oeuwe qualifiée était rare.

i:: les comptes rendus des adjudications, délibérations, chaque année en novembre.4er Mais dans ces deux branches, les effectifs doublèrent entre lTll et l7l8 pour ne plus
augmenter beaucoup ensuite, jusqu'en 1789.
on2 Le prix du blé influa peu sur I'adjudication du droit des charrons. plusieurs exemples le
montrent, en 1725, en 1731. (Mercuriales, AMSA, art.238). Mais lacrise de 1770,brutale et de
faible durée, qui dura du printemps 1770 à I'automne l77l (AMSA, art. 239) eut plus de
répercussions. En effet, elle entraîna dans l'émigration vers le Banat de Temesvar de nombreux
ruraux de Lorraine germanique, partis avec armes et bagages, à pied ou en chariots, laissant aussi
un certain nombre de dettes impayées derrière eux. Il en résulta une dépression economique
repérable à la chute des adjudications d'un grand nombre de taxes locales, toutes celles qui étaient
liées à la consommation purement locale. Durant deux périocles de trois ans, le droit des charrons
qui était très faible, ne trouva pux preneur.
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Le bâtiment quant à lui, évolua différemrnent. En effet, la construction ne prit
son essor que lorsque la population avait déjà accumulé assez d'argent pour investir dans
la pierre. La pression démographique contribua aussi à cet essor. En effet, jusqu,en 1720,
la population ne fit que retrouver son niveau antérieur. Et la reconstruction des masures
ruinées par les guerres du XVIIème siècle avait pu se faire au cours du temps entre 16g0,
voire avant, et 1710. Mais par la suite, il fatlut loger une population dont la tendance à
I'augmentation ne se démentait pas, au fil des décennies.

Les effectifs du bâtiment nous donnent déjà une première indication sur
l'évolution générale de ce secteur :

Grap.5 Evolution des effectifs du bâtiment à St-Avold {e3

C'est dans les années 1740-1760 que l'on construisit le plus, à St-Avold. Aussi,
I'effectif de la branche du bâtiment au XWIIème siècle doubla à cette époque, avant de
diminuer nettement, à la fin de I'Ancien Régrme. Il ne retrouva ce niveau que sous Ia
Restauration.

L'examen des comptes de la ville, de la pression des ménages sur le marché
immobilier et des ascensements (locations de longue durée de terrains de la commune),
permettent d'affiner notre connaissance de la conjoncture naborienne du bâtiment.

Les ascensements correspondaient à des installations qui parfois devaient se
traduire directement par des constructions (ascensements de < places mazures >>, incluses
dans le bâti urbain), cependant, même dans les autres cas (ascensements de jardins,

6 0 r
I

+el Voir les tableaux de chiffres en annexe
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terres...),-cela signifiait une installation durable qui tôt ou tard devait aboutir à un
accroissement du nombre de logements sinon de maisons.

D'autre part, I'inscription de nouveaux ménages sur les rôles d'imposition, ou
les recensements, d'année en année, nous renseigne sur le niveau de la demande de
logement des particuliers. Enfin, la commune disposait d'un patrimoine immobilier dont
l'évolution influa, elle aussi, sur la conjoncture locale.

Grap. 6 Nouveaux ménages et nouveaux ascencements,
l'établissement de Ia lation naborienne au XVIIIème et XIXème siècles{q

Si quelques gros marchés ont pu exister, ceux de la commune, des deux
abbayes, de quelques nobles argentés ou quelques marchands, la plus grande part des
travaux a été le fait d'habitants impécunieux. Ils n'investissaient donc dans la pierre qu,à
longueur de temps, améliorant, durcissant, agrandissant petit à petit leurs mazures qui
pouvaient être initialement en très mauvais état.

On a vu que le premier soucis de la population avait été, vers 1700-1720 de
reconstituer I'appareil de production, l'outil de travail. A cette époque et même dans les
années qui avaient suivies, on s'était contenté, à propos de l'habitat de parer au plus
pressé, de colmater les brèches.

4e4 Les dates des contrats d'ascensement sont fournies par le temer compilé par gerardy, vers
1775, AMSA, art. | 12. Le nombre des ménages est donné dans un tableau, supr4 p 97.-
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La liste des ascencements locaux montre qu'on ne s'était installé durablernent

que dans la phase suivante, entre l714 et 1734, époque durant laquelle la pression sur le

marché imrnobilier du fait de l'éclosron de nouveaux ménages, poussait imésistiblement

les propriétaires à bâtir.

Il n'est donc pas étonnant que les effectifs d'artisans consacrés au bâtiment

al'ent commencé à s'accroître véritablement après 1725, seulement et non pas avant

comme dans le cas des métiers qui fabriquaient les outils de production.

Les investissements publics d'ailleurs, se décidèrent aussi assez tardivement.

Au début du siècle, les autorités agissaient comme les particuliers, on parait au

plus pressé, on réparait, les finances locales ne permettaient guère plus. Les stationnements

de troupes entraînaient fréquemment des < dépenses extraordinaires > très élevéesnnt. Le

plus souvent, en année moyenne, on consacrait seulement quelques dizaines ou centaines

de francs barrois (50 à 250 livres) à l'entretien des ponts, ponceauxu'6, pavé, curage des

ruisseaux, corps de garde, hôtel de ville, école communale, maison curiale. maisons des

pâtres, église, ossuaire et cimetière, fontaines publiques et leurs raccordements souterrains,

prison. Cependant, en 1713, on avait rétabti les trois fontaines en usage pour 1600 f, en

1716, on avait dépensé plus de 2000 f pour la reconstruction de l'école communale, en

1721-22, on avait consacré quelques 5500 f à la construction d'une maison curiale neuve

et à sa grangeon' .

Puis, c'est entre 1728 et 1733 que I'on décida de détruire la halle de la place et

de construire un nouvel hôtel de ville et que I'on répara le toit de l'église. Enfin, en 1743,

on édifia une quatrième fontaine publiqueaes.

L'irrégularité des gros investissements provenait de deux causes. D'une part, il

fallait plusieurs années pow ( digérer D une grosse dépense exceptionrielle. On accumulait

donc des excédents, année après année en dépensant peu puis on < cassait la tirelire >. Les

finitos, c'est-à-dire les résultats annuels des comptes de la ville suivaient donc des cycles

4e5 En fi06, les dépenses extraordinaires < causées au sujet de la guerre > représentà ent 2060
frsb. sur un total des dépenses de 5250 frs (39%). En 1712,2223 frs b. sur 12.071 (18,4o/o). En
1715, sur 12.386 frs de dépenses, elles représenterent 2564 hs (20,7o/o). AMSA, comptes de la
ville, art. 63.
4e6 En 1785, il y avait sur le territoire communal 15 ponts et quelques poncÆaux pour piétons.
(description dans rute déliberation de l0 septembre 1785.) A cette époque, ils avaient pratiquement
tous des assises de pierre.
4ei AMSA délibérations, 20 septernbre 1716,29 avill l72l et IB févner 1722.
4eB AMSA, délibérations, l0 mars 1728, février 1730, juillet 1731, on peut aussi retrouver la
chronologie des investissements dans le texte de Gerardy de 1766, qui consacre un chapitre à
l'école. aux fontaines, à I'hôtel de ville, etc
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détenninés par cette attitude, colîme le rnontre la courbe de ces résultats (gtaphique 7), au

cours du XWIIème siècle.

La rigidité des investissements provenait donc du fait que toutes les dépenses

ne pouvaient se faire qu'après avoir perçu des recettes en monnaie sonnante et

trébuchante, en caisse et non en comptes bancaires, en crédit, en monnaies plus abstraites.

C'est une des raisons structurelles du succès du système de I'affermage, durant l'époque

moderne, à tous les niveaux de comptabilité, depuis l'Etat jusqu'aux villes en passant par

les seigneuries. L'affennage d'une partie des recettes permettait d'avoir des liquidités en

début d'exercice pour faire face aux dépenses courantes et cela bien qu'on sacrifre au

passage une partie des revenus : le bénéfice du fermier.

Grap. 7 < Finitos >> du compte annuel de St-Avold, au XVIIIème siètle
(résultat annuel du receveur en liwes d" Lo.tui""nî

D'autre part, le patrirnoine public d'une petite ville comme St-Avold ne

pouvait augmenter beaucoup. En effet, la croissance de la ville ne fut pas telle que cela

nécessitât des investissements nouveaux massifs. De 1630 à 1890, la ville conserva le

même calibre, resta un gros bourg dont les besoins en services publics ne variaient pas

décisivement. De plus Ia croissance globalement s'effectua sur deux périodes très

4ee Si le receveur était en déficit, la ville devait le rembourser, car il avail

correspondant aux dépenses sur sa forhrne, sinon, il devait restituer la

d'exercice) au receveur suivant. (AMSA. art. 63 et suivants.)
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éloignées l'une de I'autre, au début du XVIIIème siècle, d'une part et au début du XIXème

siècle, d'autre part. Cela permit d'amortir la croissance des besoins sans changer d'échelle.

Enfin, les décroissances et stagnations qui suivirent les grandes phases de croissance,

stabilisèrent les besoins d'équipement publics et surtout dégradèrent les capacités

d'investissement de la commune en atteienant les receffes locales.

Grap.8 Les recettes annuelles reelles de la commune
(Recettes réellement perçues chaque année par la ville,

indépendamment du report àe I'année précédente, en f lorrainessO0.)

La véritable époque de la croissance des recettes naborienne s'est finalement

achevée dès 1724. A cette époque, on commençait à s'habituer à des rentrées financières

croissantes et l'on commençait donc à dépenser de plus en plus, ce qui creusa le déficit,

entre 1725 et 1735 (voir graphique des < frnitos >), ce qui ramena les autorités urbaines à

plus de circonspection. Aussi la ville ne prit plus les moyens d'investissements dont le

financement risq uait encore d' être douloureux.

Toutes ces raisons firent que la passation des marchés publics fut toujours très

irrégulière ou plutôt très espacée dans le temps50l . Les gros marchés privés aussi étaient

5oo AMSA, ar,,t. 63 et suivants.
501 On retrouve la même succession de phases de construction et de phases creuses, dans les

campagnes des environs, en examinant les auforisations exceptionnelles de coupes (arbres épars ou

quarts de réserve) données aux villageois par la rnaîtrise des eaur et forêts de Dieuze. Dans

quelques cas, il s'agissait d'améliorer les rendements céréaliers ou d'essarter (arbres épars,
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rares et espacés. Une idée peut nous en être donnée dans la deuxièrne moitié du XVIIIème

siècle, par les déliwances de bois de construction (nraîtrise des eaux et forêts de Dieuze),

dont nous ne possédons que les pièces correspondant aux années 1749-1770 .

Grap. 9 Attributions de bois aux habitants de St-Avold et de 5 villagessO2
(Nombre d'attributaires, échelle de gauche, nombre d'arbres, échelle de droite.)

L'inégularité fut extrême. L'abbaye de St-Avold, à elle seule, rafla 997 arbres

en trois attributions (1754, 1757 et 1767) La construction de la forge de Ste Fontaine

obtint 247 brins (1750), tandis que la plupart des particuliers se contentaient de 6 à 20 ou

( per$us >> au travers des parcelles, disent les archives), mais la plupart du temps il s'agissait de

financer des constructions : fontaines, églises et presbyères. Ces ventes apportaient aussi un surcroît

de rnatériaux de construction sur le marché.

502 Macheren, Petite-Ebersviller, Valmont, L'Hôpital et Hombourg haut et bas, AD MM, B 12369

et 12377-12378.
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25 chênes. Ainsi, après I'incendie de Hornbourg qui eut lieu en 17-59. les autorités

attribuèrerrt 480 chêne s à 42 particulierstt" , soit environ 1 I arbres par (( reconstructeur >.

Si les années 50 et 60 furent encore des années de travail soutenu dans le

bâtiment, période notamment qui vit la reconstruction à neuf de I'abbaye5o4 et de son

égtise (sommet de la courbe des effectifs de la branche), par la suite, la conjoncture se

déprima, ce qui n'empêcha pas quelques embellies comme 1770505. L'incendie de 1772

sinistra plusieurs dizaines de familless06 mais la plupart n'avaient pas les moyens de

reconstruire. Aussi, les ruines ne furent résorbées que lentement. En 1775, trois ans après

I'incendie, l'effectif de la branche du bâtiment avait baissé d'un tiers par rapport à 1765.

Pendant toute une époque, de 1770 à la Restauration, on en revint à une

politique de réparations plus que de constructions. Appauvrissement généra7, à partir de la

crise de 1770-73 et ralentissement du bâtiment expliquent que la pression exercée sur la

population par les quartiers d'hiver de la gamison, qui était toujours logée chez I'habitant,

fut de pfus en plus mal supportée dans les années 1770-1790. Les incidentssoT se

503 Pour 47 maisons et 54 ménages atteints par le sinistre. (Cf. AMSÀ détiberations, 15 septembre

1759 et AD MM, B 12.369.)
504 Cette reconsftuction fut une affaire d'une génération. le temps que I'on se décide, que l'on

rassemble les moyens et que I'on exécute les travaux. Dès 1747, on collectait des fonds et sans

doute, la ruine des bâtiments anciens couvait déjà si I'on peut dire, depuis quelques temps. Le

chantier lui-même dura de 1755 à 1769, la démolition de ce clui existait prit probablernent

presqu'autant de ternps que la reconstruction, tout cela se faisait pierte par pierre, la récupération

des matériaux participant de façon importante à l'économie de I'ensemble. Ce fut pour une large

part une affaire inteme à I'ordre, I'architecte était un moine mort à St-Avold ert 1749,la plupatt des

fonds empnrntés provenaient des autres couvents de I'ordre et I'entrepreneur fut un << forain >>, de

Metz. Mais le chantier employa forcément beaucoup de journaliers locaux, des charretiers et un peu

tous les métiers durent intervenir car il n'y eut pas que le gros oeuwe, les charpentes et la

couverture. On fondit une ou plusieurs cloches à SainçAvold en récupérant une cloche achetée aux

moines de Longeville et en rassemblant du plomb acheté à l'entrepreneur des mines de Lorraine

allemande, Renault de Warsberg et de l'étain acheté à Francfort. I1 fallut habiller, meubler

l'ensemble et le travail des boissries fut sans doute considérable, autant dans l'église que dans les

bâtiments conventuels. En moyenne, 11.000 liwes furent investies chaque année dans le chantier,

l'équivalent de ce que coûtaient une ou deux belles maisons. Cf. H. Tribout de Morembert'. I'o

reconstruction de l'église abbaliale de St-Avold, 1755-1761,inle Pays Lorrain, 1975 pp 3943.
sOs Les arbres déliwés en L770, on été accordés par la maîtrise en 1769, déliwes en mârs 1770,

quelques mois avant la crise agricole marquée par la mauvaise récolte de l'été 70. Plusieurs maisons

complètes avec écuries et granges, des toitures seulement ou des écuries furent construites ainsi, au

moment où une des disettes les plus marquées du siècle atteignait la ville et au moment où des

familles entières prenaient la route de l'étranger (hiver 69-70), plongeant toute la région dans une

récession de plusieurs années.
506 Le 25 juitlet I772, délibérations.
507 Nombreux exemples dans les délibérations de la chambre de police qui en vint même à

réclamer moins de troupes et surtout moins d'état-major (3 septembre 1776), alors qu'elle était

plutôt demandeuse auparavant. Le 9 janvier 1790, il y eut màne une pétition des habitants contre la
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multiplièrent, des échevins furent molestés, on dut finalement construire des écuries

royales pour les chevaux de la cavalerie mais les soldats restaient logés dans des chambres

inspectées et marquées, résen'ées à I'usage de I'année. Il était déjà question de consffuire

des casemes depuis juin 1762 mais personnes ne voulant les financer, les projets restaient

des voeux pieux. Finalement, en 1781-82, deux écuries furent construites mais elles étaient

encore insuffrsantes. Pour rendre le système de la répartition par billet de logement

supportable, il fallut rejeter la charge sur tous les irnposés, par des rôles d'imposition

spéciauxso8, pour indemniser chichernent les fournisseurs de logements et d'écuries. D'où

les rnauvaises volontés, palinodies, imprécations, coups, amendes proclamées puis

remises50e... Cette question du logernent des troupes était surtout envenimée par

l'existence de nombreux exempts, les plus riches et mieux logés, qui du coup, pouvaient

louer à prix d'argent négocié privativementsl0 un état major entretenu sur les linances

municipales par les cotisations des non-privilégiés. Tous ces litiges prouvent que le

bâtiment à la fin de I'Ancien Régime, n'était plus très actif. La population s'entassait

lentement dans les logements qui existaient déjà, sans constructions nouvelles, du fait de

l' appauvrissement général.

Puis, sous la Révolution, les finances communales furent ruinées par la

disparition des taxes locales, les réquisitions consécutives aux guelres, les dévaluations.

Le rétablissement des recettes ne se fit qu'avec la création d'un octroi5ll, €tr

1805, qui permit irnmédiatement (An XIV-1806) de très nombreuses réparations à

garnisorg ce qui entraîna une protestation des échevins auprès du gouvernement pour avoir quand

même les escadrons habituels.
508 AMSA, al.T. 3g-4}.logement des gens de guerre et attache des chevaux. Parfois on imposait

tout le monde pour indernniser les logeurs de chevaux au prorata de leur participation. Mais cela ne

suffisait pas à stimuler leur zèle. Ainsi, certains tentaient même de saboter leurs écuries pour ne plus

avoir à recevoir des chevaux royaux. Alors, on n'imposa plus que ceux qui ne logeaient pas de

chevaux... (Délibérations clu l0 novembre 1774,24 décembre 1774,26 août 1786,29 mars 88...)
50e Ex.: délibérationsdu 13 mai 1788, ll octobre 1788,7 féwier I789,2I fewier 1789,26mu

l7go.
5r0 La corntesse de Schawenbourg louait son hôtel particulier (inlouable par ailleurs) 400 f, par an

à deux colonels qui touchaient plus encore en indemnités payées par la ville. C'était un des zujets de

litige permanent entre les autorités locales et les officiers supérieurs soutenus par I'administration

royale, qui exigeaient d'être indemnisés au prix fixé par les édits royaux tandis qu'ils se logeaient

assez bon marché par contrat privé. (Délibérations 3l octobre 1771). Pour les commissaires des

guerïes qui inspectaient les logements, aucun de ceux des assujettis n'était digne des offtciers

supérieurs. On ne pouvait donc pourvoir à leur logement ( en nature >, sauf si la charnbre de police

avait négocié directernent ces logetnents avec quelques privilégiés.
5rr Amêté rninistériel du 27 pluviose, An 12.
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I'ensemble du patrimoine public, dégrad.e par le tempssrl. Puis les désordres de l8l3-

1815, suivis d'une occupation militaire de quelques années (nornbreuses réquisitions)"

d'un nouvel incendie important en l8l7 et d'une série de mauvaises récoltes appauvrirent

à nouveau la population.

La construction privée ne redémana que vers 1823-25 quand des centaines

d'arbres de maronage furent attribués à une quinzaine de propriétaires désirant

construiresl3. A partir de la Monarchie de Juillet, on vit apparaître des écarts, le bâti urbain

commenca à s'écarter de I'ancienne enceinte détruite depuis un siècle, et à I'intérieur de

laquelle, I'habitat avait continué à se concentrer. Mais cela resta une expansion

modeste5la. Malgré les facilités de crédit apparues durant la Restauration, les besoins

courants tels que ceux de I'agrandissement des écoles absorbèrent les finances

communales et les nouveaux investissements (lavoirs, abattoirs) ne se firent que

diffi cilement et tardivement.

Cependant, les critères de confort s'étaient améliorés, les toits en esselins

furent peu à peu remplacés par des toitures couvertes de fuiles, ce qui nécessita la

consolidation des charpentes et des murs. Des trottoirs furent installés, les rues furent

macadamisées et le nombre des maisons s'était accru.

Tout cela entretint la marche du bâtiment, sans le développer particulièrement

mais pennit tout de même, un doublernent des effectifs de la branche, au XIXème siècle.

Cette augmentation signifie surtout qu'au XIXème siècle, on recourut systématiquement à

des spécialistes, tandis qu'au XVIIIème siècle, longtemps, la construction put se faire

encore souvent dans le cadre familial, les professionnels intervenant encore peu.

Le bâtiment et les travaux publics, notamment l'entretien des pavés

municipaux entraînaient dans leur sillage les carrières locales dont l"activité fut toujours

intermittente.

st2 Les recefies doublàent entre I'An 12 et I'An 13,
12.000 frs. En 1805-1806 on dépensa plus de 8000

budgets.)
513 AMSÀ délibérations, l2 awil er 30 août 1824.

passant de quelques 6000 frs à quelques
frs dans les réparations. (Délibéraûons,

5r4 AMSA, comparaisons entre ur tableau de la ville, de J.M. Nehr (1843) et un dessin, à partir de

ce tableau mais << modernisant > la vue, de 1860. du même auteur.

L'activité des carrières des environs de St-Avold, en 1835 (AD moselle. I S 517
Lieux Matériaux Quantités

extraites
Nbre

d'ouvriers
Nbre de jours

de travail
St-Avold Areile 100 m3 2 r50
St-Avold Pierre dans le srès biearré 1000 m3 t4 200

Loneeville les St-Avold 400 m3 6 200
Valmont Moellons de calcaire 3100 m3 l 0 180
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En fin de cornpte, il n'y eut de r,éritable prospérité dans le bâtiment qu'avant

1760. Tout d'abord parce que le petit effectif de la branche était assailli de commandes,

avant 1720. Puis parce que la construction se développa encore jnsqu'en 1760. Par la suite,

la stabilisation de la population et son impécuniosité ne permit plus vraiment d'expansion

et I'on survécut plus que l'on prospéra, à l'image de la ville sur bien d'autres plans.

Plus globalement, si vers 1700, les seuls métiers numériquement importants

(cuir et textile) étaient ceux qui assuraient les besoins immédiats de consomrnation de la

population déjà en croissance, très vite ce sont les métiers des biens d'équipement (bois et

fer) qui durent faire face à un besoin général d'outils plus abondants et c'est seulement

après 1730 que le batiment, investissement dans la pierre, le durable, des < économies > de

tout un cha-cun ou des recettes nouvelles de la commune, se développa.

Cependant, dès 1760, la stabilisation de la population, la fragilisation des

finances publiques,les choix négatifs pour SrAvold des autorités politiques (disparition de

la prévôté-gruerie locale) enrayèrent la croissance de chacun de tous ces corps de métiers.

L'évolution des tanneries, activité toujours importante dans le passé de la ville

comme dans celui de toute la région et où l'on trouvait les artisans naboriens les plus

riches, est significative de la stagnation relative des activités de fabrications locales issues

de I' artisanat traditionnel.

Il était de bon ton à la frn du XVIIIème siècle, et au début du XIXème siècle de

mettre l'accent sur les difficultés des tanneries mosellanes, sur I'origine fiscale de ces

difficultéssl5, sw celles cles tanneries messines notamment. A regarder les effectifs

connus''u ce n'est pas aussi évident, à St-Avold, on ne peut pas parler de recession de la

tannerie au XVIIIème siècle et à Sarrelouis, qui avait le même statut fiscal que Metz, ce

fut I'expansion. En fait comme toujours sous I'Ancien Régime économique, il y avait deux

secteurs, le local et celui qui était plus ouvert sur le marché, inserré dans des circuits de

grande ampleur5l7. C'est là que les changements étaient les plus grands, recession de

5t5 C'est ce que fit Gerardy (AMSA, art. 242) en répondant à une enquête des administrations
créées en 1787 que << plus de la moitié des tanneries étaient désertées ), que << la populace se servant
de sabots en hiver et marchant nud-pieds en été > ne pouvait payer les tanneurs dont les produits
étaient trop chers, depuis I'application du droit des cuirs.
516 L. Michaux '. Tanneurs et lravail rJu cuir en Moselle du moyen-dge au ÀX ènrc siècle, A.D. de
la Moselle, 1989, pp 76-79 pour Metz, Thionville, Sierck et p 9l-92, cahier de doléances des
tanneurs de Gorze.
5t7 A Metz et Sarrelouis, les peaux traitées pouvaient venir de très loin et en rnasse, d'Amérique
latine (térnoignage de I'adrninistration messine. L. Michaux. op. cit., p 88-89). Dans les petits
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MLetz, expansion de Sarrelouistt*. Quant aux petits marchés locaux juxtaposés comrne

devait l'être celui de St-Avold, ils sunécurent sans se développer beaucoup mais sans

disparaître non plus, comme le montre le graphique de la page suivante.

Grap. 10 Evotution du droit des tanneurssle et de I'effectif employé aux tanneries
Echelle de , frs barrois/an, échelle de droite, nombre de tanneurs

centres lorrains, c'est beaucoup moins clair. A observer les types de peaux traitées, ils
correspondaient aux types d'élevages locaux. Ainsi, dans Ie Pays-Haut (Longwy, Longuyon,
Briey...), pays de grandes cultures où les moutons étaient nombreux sur les jachères, c'est le mouton
qui était le plus tanné (AD Moselle, 229 W.
5r8 Significativement, la rnunicipalité de Metz n'évoquait à la fin du XVIIIème siècle comme
concurrence sérieuse à Metz que le cas de Sarrelouis. Les autres tanneries comme celles de Saint-
Avold, Gorze, Puttelange... n'étaient pas prises en compte car elles n'étaient pas concurentes, elles
ne se situaient pas sur le même rnarché. Doc. publié par L. Michaux, ibidem, p 88-89.

Metz devait faire face à une accumulation de problèmes : coût de la main-d'oeu\Te double
par rapport au reste de la province, spéculation sur le tan qui le renchérissaiq besoin de
s'approvisionner en peaux au loin, ce qui entrainait des frais douaniers, possibilités de mieux
valoriser son argent qu'en I'investissant dans cette activité. A Sarrelouis, par contre,
l'approvisionnement par la Sarre, Ia proximité des forêts, la faiblesse du coût de la main-d'oeuwe
rendait les tanneries très concurrentielles.
sle Le droit des tanneurs faisait partie de ces taxes perçues par la ville depuis la constnrction des
rempards, au Moyen-Age. Il consistait en 30 gros pour 100 frs de valeur de la rnarchandise si elle
était vendue par un étranger, en l0 gros pour 100 frs si elle était vendue par un Naborien.

I
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Les ventes de cuir à St-Avold augrnentèrent régulièrement tout au long du

XVIIIèmo siècle et même après 1770. En effet, si les droits affermés s'effondrèrent à partir

de 1770 (crise générale), ils rebondirent après 1779, preuve que les transactions avaient

moins diminué qu'on ne le craignait. Or I'effectif employé dans les tanneries de la ville

atteignit pratiquement son maximum dès 1743 (23 personnes) pour fluctuer ensuite entre

15 et 25 pratiquement jusqu'en 1870. Donc plutôt stagnation que recession et même dans

une certaine mesure expansion en fin de période, sous le Second Empire, expansion

limitée aur années 1850, à wai dire et très déclinante dès 1860 comme le montrent les

données fournies par la gendarmerie :

Evolution des tanneries naborieones ttn

Dès le XVIIIème siècle, l'approvisionnement n'était plus strictement local, à

St-Avold, si I'on suit les inventaires après décès. Mais Ia part des importations n'était que

de 15-20 o/o et les peaux sud-américaines n'en représentaient qu'une partie, alors qu'à

Metz ou Sanelouis ces peaux jouaient déjà un grand rôle.

A la fin de I'Empire, le nombre de peaux traitées annuellement à St-Avold

était d'environ 6800stt . Or, à la fin des années 1810, I'octroi nous indique522 que 2500

bestiaux étaient commercialisés dans les boucheries de la ville, cela couwait un tiers des

besoins en peaux, les paysans fournissaient d'autre part certaines quantités de matières

premières, les importations le reste, sans que I'on puisse préciser.

Cependant, les multiples plaintes des tanneurs mosellans témoignent

probablement des changements qui avaient atteint une profession de riches artisans,

habitués à une certaine aisance et qui virent leur statut atteint par l'évolution économique,

tout au long du XVIIIème siècle.

Pourquoi ces artisans-là étaientils plus riches que les autres ? pour des raisons

techniques. Un tanneur pour exercer son activité devait disposer d'un capital

d'exploitation important. Dans I'arrondissement de Saneguemines, les fosses des tanneurs

contenaient chacune 100 à 800 peaux, 12 à 18 quintaux de tan renouvelés deux ou trois

s20 En italiques, les données fournies par des rapports mensuels de la gendarmerie, AMSd art.
568.
s2r AD Moselle,22g M, états statistiques de 1812-1813.
s22 AMSA, art .  633, moyenne des années 1813, l8l8 et 1819.

t724 t  8 l 7 Avr.56 Nctv.58 ùdL.59 0ct.59 Juitt 60 1860 1866
Nbre d'établissements l l 6 6 6 6 6 8

Nbre de salariés l0 5-1 38 39 34 32 26
Nbre d'emnlois total 20 21 5 7 14 15 40 J8 J I 5.+
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fois dans l'annéet23. Ce capital était mobilisé un an au moins, avant que les ventes

pentettent de rentrer dans ses frais. Le tanneur, comme le mercier-marchand faisait

travailler un capital, autant qu'un savoir-faires2a.

C'est pourquoi, souvent les tanneurs étaient qualifiés de marchantls-tanneur.s.

C'est aussi pour cette raison que I'on rencontre bien plus d'inventaires après

décès de tanneurs que de beaucoup d'autres professions artisanales dont les membres

étaient moins riches.

Ainsi, Iorsque Jean Lauer tnourut, en décembre 1765, il avait trois fosses qui

contenaient des cuirs en travail, leur inventaire montre l'importance de I'immobilisation

de capital. Ici, il atteignait la valeur de plusieurs maisons :

Or à cela il fallait ajouter pour 1270 f de peaux à vendre (finies, < façonnées >)

et 3400 f de crédits-clients. En tout, il avait 8100 f d'investis dans son affaire, quand la

plupart des pères de famille ne laissait pas 200 f d'héritage, à leur mort.

Georges Margo, mort en décembre I733s26, en est un autre exemple. Sur 4183

f d'actifs, sa succession laissait apparaître un capital investi dans < I'entreprise > de 3409

f, soit 81,5 oÂ de sa fortune, solide pour cefte époque. Ce tanneur pouvait se permettre

d'accorder pour quelques 2000 f, de crédits divers tout en possédant encore un stock

potentiel de peaux tannées pour 1600 f-,117 peaux de toutes bêtes.

52J Les chamoisetns travaillaient les peaux plus fines d.e moutons et de veaux, moins chères à
l'achat et utilisaient 3 fois moins de tan, d'où leur statut plus modeste que celui des tanneurs.
sz4 C'était encore lew réputation à la fin du XIXàne siècle, cf. texte de Sendret (MAM. 1895)
clans L. Michaux, op. cit. p 175-176.
525 AD Moselle, inventaires après décès. B 6386.
52(r AD Moselle. B 6378.

Le contenu Ces fosses d'un tanneur "'
en f de Lorraine

Fosse no 1 fosse no 2 fosse n" 3
35 peaux de boeufs 976 f. 20 peaux de boeufs 434 f. 15,5 peauxboeufs $4 r,

lnorceaux de peaux boeuf 93 ll veaux 132 morceaux de boeufs 27
4 vaches 46 30 morceaux veaux 90 [8 veaux 209
60 veatx 204 39 veaux t17 rnorceaux de veaux 99

130 moutons 65 55 moutons 28 85 veaux 255
I chèwe 2 5 cheweaux I oorc I

I chien 1 .10 294 moutons r47
7 chèwes L4 4 chèwes 8

I bouc 3 .10 2 boucs 7
3 chèwes 20 2 chèwes 13

230 neaux de bêtes 1386 147 neaux 843 421 oeaux 1200
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.lacob Margo, autre marchand tanneur qui mourut en 1740,laissait un stock de

196 peaux, dont 149 dans ses cuves, 34 en préparation à des stades divers et 13 en séchage.

Inventaire du tanneur Georges Margo (mort en décembre 1733)

Clientèle du tanneur George Margo
(Les cercles sont proportionnels à f importance des crédits accordés aux clients)

Livres de Lorraine Actifs Passifs
Immeubles l\laison et 0.75 iours de rerre
Meubles

Total

-Vaisselle
-Linge, vêtements

-Meubles

95
160
30
285

Bétail
2 cochons maigres, I vache, I veau de

3 mois. I chèvre 5 5

Stock alimentaire
Lard, seigle, chanwe, 1 chariot de foin

94

Capital technique

-4 chariots d'écorce
-Stock de cuirs'

24 de boeuf (% Nancy, t/zLangres)

45 de vaches de pays
I2 de chevaux
36 de veaux 7620

Areent liouide 150
Dettes actives

Total

-3 crédits à des clients de St-Avold
-9 crédits à des clients ruraux

I prêt (pour l/10 de maiso4 à Saint-Avold)

1 1 5
7524
344
1980

Dettes passives

Totai

-Deux dettes de 1717-1719

-Frais funéraires

910 frs b
300

6 5 . 1 5 . 0 .
818

Bilan immeubles + 3366 { > + 4000

SçAvotd

Longeville

15 km

Créhange

Folschviller

Faulquemont Téting

25 km

Albestroff

Montdidier
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Sa famille était à l'abri de la faim, couvefte par ses propriétés fbncières, son

stock alimentaire, son bétail et son entreprise était, grâce au capital accumulé, à I'abri des

crises conjoncturelles provoquées par les mauvaises récoltess27.

La clientèle de Margot semble avoir été essentiellement rurale, les crédits aux

consommateurs ruraux (des laboureurs renouvelant leurs harnais de travail ?) étaient

nettement plus importants que ceux provenant des agglomérations plus urbaines comme

St-Avold Longeville, Albestroff. Ils afleignaient des somlnes substantielles, de 200 à 400

f, soit la valeur du dizième de maison que représentait la somme de 340 f prêtée à Saint-

Avolds28. Inversement les crédits aux consommateurs urbains représentaient des livraisons

nettement moindres de 18 à 60 f, de marchandises ouwagées.

Son approvisionnement en peau semble avoir été essentiellement local, ce qui

paraît logique pour l'époque, le troupeau régional devant suffire aux besoins régionaux,

vers 1730, alors que la population était encore loin d'avoir atteint ses plafonds du XIXèrne

siècle. Mais 20 o/o de ses peaux provenaient déjà de l'extérieur, Nancy et Langres52e.

Nancy était un marché en gros et Langres dans une région d'élevage bovin plus importante

que l'Est de la Moselle ou I'on élevait les vaches à des fins polyvalenres, pour

l'approvisionnement en lait de la famille ou pour la traction des chamres dans les sables

du Warndt, mais peu pour l'engraissement.

La richesse des tanneurs fut mise à mal par l'évolution. Durant le XVIIIème

siècle, les conditions économiques dégradèrent le taur de profit de cette activité, surtout à

Metz, semble-t-il tandis que le reste de l'activité économique offrait des occasions de

profit plus importantes. Il y eut donc un renouvellement social de la profession, du moins

là où les occasions d'évolution sociale étaient les plus nettes, à Metz, où I'on assista à une

< prolétarisation > de la profession. C'est ce qu'affirmait Colchen, en I'An fX, à l'issue

d'une évolution séculaire53O. A St-Avold, vers 177I-1772, soit huit ans après la mise en

application de l'édit de la marque des cuirs qui entraîna un courant général de

protestationt'' , une série d'inventaires permet d'examiner l'état de 4 tanneries locales.

s27 Lors d'une crise alimentaire, le prix des denrées s'étevait démesurément et absorbait tout le
pouvoir d'achat des consommateurs assèchant le marché de I'artisanat. Les artisans se retrouvaient
alors < au chômage ) pour 6 mois, 9 mois. en attendant la récolte suivante.
s28 Peut-êûe la revente d'une part d'héritage.
52e Mot que nous avons cru lire sur le docurnent.
530 Cokhen, op. cit., p 19 de son << analyse >>.
53r Cet édit français d'août 1759 n'avait été soumis aux cours Lorraine qu'un peu plus tard (1760-
61). Elles résistèrent mais le ministère s'irnposa finalement en 1764. (P. Boyé : Le budget cle lu
prot'ince de Lorraine el Barroi,s, sous le règne nominalde Stanis/a,r, Nancy 1896, p 155-157).



En f de Lorraine J. Zirnmennan J.P. Kouch G. Marsot F. Loewenbruck
Valeur du stock comrnercial 290 r, 1 0 7 8  f rc74 r. r839  f

Dettes passives commerciales 0 l00l 266 152s
Dettes actives commerciales 421 2010 8741 894

Dette active rnovenne ,| 69 40 l l
7o de peaux importées ,| ,| ,|

15 o/o

Taille de I'entreprise 7tl r. 2087 f r0 . l4s  f 1208 f
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Tableau comparé de 4 tanneries naboriennes vers lTil-1772

Cet echantillon'i reflc,le ta di-o'ersité des ateli"'*s '*e tanngries toeales, depuis celui

de Zimermann, ûuvrier qui n'avait prâtigueffleftt pas de eapital et ne pouvait donc accûrder

g-cie peu de crôiits à ses clients iusqti'à l"{argot qui avait pratiqué une potitiqu,^

conquérantg accordant beaucoup de crfiits à ses clients et etendant ainsi sa ehalandise

jmqu'aux pûrtffi de Forbach, jusqu'au delà de Faulquemont, jusqu'à Insming et Dieuze,

soit à des distances de 1&15 à 4Okm à partir de St-Arold (voir cartg page suivante)

Les deux tanneurs de taille mûy'enne (100S'2000 f investis dans leur actir'ite)

a'c'aieftt trno ehalandise plffi regroupee autour de SrAvold, sur 15-2t km de rayon dans

toutes les directions. Mais chacun avait d€s elienteles privilegiées, dans eertains

villagesss2, dans certains secteurs.

Ainsi, Margot par sa taille pouvait être un grossiste en peaux, il approvisionnait

apParemment qtrelques petits tanReurs de St-Avold et des eâmpâgnes et surt'ûut ',:mr

dotrzaine de eordonniers (repéres paffni ses débiteurs en 1772) qui pouvaient avoir des

ardoises de 500 à l00O f. clrczIe marchond-tûftfteh?. La plupart des clients comntandaient,

pay'aient eomptant poun p'artie purs rqglaient d'autres portions de la facture à des dates

diverses, tout en commandant dç notrveiles fotrrnitures qui aecroissarent leur dette..

J.P. Kotrch [ui, avait une clientèle très dispersee et typee Beaucoup de

laboureurs lui devaient dt 2O à 50 ou 9O f, tandis que quelques eordonniers eommandftien',

pour des valcurs nc'fferrerrt sup#oures (10O f, et plus) Enfin, Loewenbruck semble avoir

eu une clientèle plus tnbaine et plts menue, beaueoup de elients pour de peti$ deb+ts.

Peut-ôtre ses specialites étaient-.:lles differ.-ntes de celles de l"{argot et Kouch (les deux

plus importants) qui etlx travaillaient finalernent beatreoup potrr lâ fotrrniture de

professiormels, des laboureurs et des cordonniers.

532 Ainsi. Loewenbruck avait 17 débiteurs à Pontpiene, 13 à ScAvold et de I à 5 dans une
vingtaine d'autres local ités.
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La chalandise du marchand-tanneur Georges Margot (1772)

Leur approvisionnement semble avoir encore été très local. Cependant, les

cuirs < du Brésil > (en fait d'Argentine, issus des élevages de la Pampa) étaient présents

dans le stock de loewenbruck,15 yodu nombre des peaux mais 30 04 de leur valeur, à une

époque où ces cuirs jouaient le premier rôle dans les grands centres de tannerie, Metz ou

Sarrelouis533. C'est d'ailleurs probablement par Sarrelouis qu'ils arrivaient à St-Avold.

5-13 En octobre 1779, après le décès de la deuxième femme de Loewenbruck, il y eut un nouvel
inventaire. La tannerie était en repli, I'artisan s'orientait probablement vers la retraite, il ne lui restait
que pour 909 f. de stock et dans ce stock il y avait l0 peaux de < boeufs de Rouen >>, 38 %o da
nombre et beaucoup plus en valeur (il n'y avait plus que 26 peaux dans les cuves conffe 96, sept ans
auparavant).

En 1781, dans la tannerie de Jean Braun il y avait encore de ces peaux de boeufs de grande
valeur, 16 %o du nornbre et 47 Yo de la valeur. C'étaient probablernenr des cuirs du Brésil irnportés
par Rouen ; Braun avait une facture impayée d'un << marchand de cuir de Rouen >>. Donc, dans les
peaux travaillées à St-Avold, les importations < du Brésil > existaient mais représentaient moins de
l5 7o des peaux travaillées.
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Les marchands dont les factures restaient irnpayées se situaient à St-Avold pour une faible

part (huile de poisson ?) et à Sarrelouis très souvent ou à Troyes (peaux ?), partbis même,

dans d'autres inventaires à Cologne ou encore à Lyon. Enfin, on mentionne aussi des cuirs

d'lrlande ou des cuirs de Lisbonne, qui étaient peut-être eux, des vrais << cu,irs du

Brésil  >s3a.

Finalement, I'importance des tanneries naboriennes et la faiblesse de la

concurrence surtout vers l'Est, le Sud et l'Ouest permettaient aux artisans de SçAvold de

rayonner assez loin de leurs bases et de pratiquer dans cette branche un commerce de gros.

On ne peut pas faire de panorama global ou départemental de cette activité

économique avant l8l2-1813, quand le préfèt concentra systématiquement, trimestre par

trimestre, l'évolution des secteurs de production, arrondissement par arrondissement.

Alors, un grand nombre de tanneries existaient en Moselle (peut-être 150) et

elles employaient des effectifs de 320 à 370 ouvriers, dans une trentaine de communesttt .

C'était une industrie essentiellement urbaine. Metz employait encore dans ses tanneries

une centaine d'ouwiers en 1813, bien qu'elles fussent atteintes par la récession depuis la

Révolution et même le XVIIIème siècle, mais selon Colchen, en l'An fX ce n'étaient plus

que de petits ateliers à t'aible productivité. Sarrelouis était en train de prendre la première

place, avec75 ouvriers et un produit brut équivalent à celui de Metz, en 1812. On trouvait

quelques établissements dans toutes les villes du département, les chefsJieux

d'arrondissement I'emportant sur les autres villes, mais de nombreux bourgs tels que

Gorze ou Puttelange et quelques villages travaillaient aussi les peaux.

Cependant, cette dispersion des tanneries montre bien qu'elles

approvisionnaient pour la plupart essentiellement le marché local, disons à l'échelle

cantonale.

Dans ce cadre, la production naborienne était assez importante, environ la

moitié des peaux tannées dans l'anondissement de Sarreguemines lui-même faiblement

producteur, le dixième du département.

Pourquoi cela ?

Probablement parce que la tannerie était une très ancienne branche des

activités des bourgs lorrains, un témoin du passé, d'une époque où St-Avold avait plus

d'importance régionale qu'au XIXème siècle. D'autre part, la présence de plus en plm

534 Charles Saimpy, avdll1765.
5-rs AD Moselle,229 M pour les infonnations sur les tanneries départementales et L. Michaux.
ibidern, qui rassemble des docurnents de plusieurs sources.
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constante de la cavalerie avait dû finir par renforcer la tannerie locale comme la sellerie et

la cordonnertle, autant comme marché supplémentaire que comme fournisseur de peaux536.

Nombre de peaux tannées en Moselle au 4ème trimestre l8l2 s37

Département de
la Moselle

Arrondissement de
Sarresuemines

Ville de
St-Avold

Moutons 12.860 t . 07 r 520
Veaux t t  443 t.400 660
Vaches 5 636 598 300
Boeufs 4 445 94 3 8

Chamois I 215 0 0
Chevaux 998 260 180
Chèwes t 7 7 16 0
Chiens t 9 2 0
Total 36 793 3441 1698

Mais la productivité des établissements naboriens était plutôt fàible. Certes

cette activité était plus ou moins temporaire, en fonction de la conjoncture, souvent les

ouvriers avaient d'autres moyens de vivre, mais les tanneries de St-Avold ne dégageaient

pas de gros revenus.

Vers 1812-1815, la valeur annuelle moyenne produite par un ouvrier mosellan

était de 4300 à 4500 frs, celle d'un ouvrier tanneur naborien de 2460 à 2880 frs538 .

En 1817, il y avait à St-Avold I 1 tanneries et mégisseries qui employaient en

tout 2l personness3e , le même nombre qu'en 1724. Lesmégissiers apprêtaient des cuirs de

moutons, tandis que les tanneurs fabriguaient essentiellement des cuirs-forts pour les

agriculteurs des environs et travaillaient des peaux de veaux, vaches et chevaux. Tous ces

atehlers étaient de petite dimension et ne visaient qu'à satisfaire la clientèle locale5a0.

Au cours du XIXème siècle, ils furent atteints par un processus de

concentration mais leur activité s'accrut assez peu. Elle ne fit probablement que suivre la

536 Mais ce n'était pas le cas à Sarreguemines où les tanneries étaient beaucoup moins importantes
qu'à St-Avold, au XIXème siècle, n'occupant que le quart de la main-d'oeuwe naborienne et ne
produisant a moitié, tout au plus, pourtant à la suite d'une histoire militaire assez

Nombre d'ouwiers à Sarresuemines à St-Avold
e n  l 8 l 2 4 20

sn 1852-56 t8 53

53? La saisonnalité de la tannerie semble avoir été faible si I'on suit les chiflres disponibles (229
M). On peut donc exhapoler les données annuelles comme étant le quadruple de ces résultats
trirnestriels, ruptures politiques exclues, évidemment.
538 Toujours AD Moselle ,22g M.
53e AMSA" art.3T\,patentes et recensement.
5'10 C'est ce qu'affirmaient les tanneurs. même source. Dans tout I'arrondissement de Thionville,
en 1816, il y avait 30 tanneries qui ernployaient 43 personnes en tout (AD Moselle, 229 M). Les
ateliers de petite taille représentaient donc le cas général.
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demande locale d'une population qui s'accrut jusqu'en 1850, le nombre de charrues et

d'attelages ruraux se développant sans cesse.

Ainsi, un inventaire après décès réalisé en 1840, celui de J.P. Kouch5ar, nous

montre un établissement dirigé par un vieillard qui avait déjà converti sa fortune en biens

tbnciers (65% des actif-s). ll ne lui restait qu'un commerce de 73.000 Ès, toutes activités

artisanales et financières (placernents) confondues. Son stock de 1060 peaux était

strictement comparable à ce que l'on voyait dans les inventaires du XVIIIème siècle.

D'autre part et enfin, ses dettes actives (ce que ses clients lui devaient) étaient toutes

concentrées géographiquement à proximité de St-Avold. Autrement dit. il est

waisemblable qu'il avait peu exporté ses productions.

lnventaire de J"P. Kouch, 1840

Propriétés (Frs) Actif Passif
lmmeubles 2 maisons, une tannerie, 3 jardins, 2 jours de terres

labourables et 13 fauchées de prés, 2 fermes
extérieures de 40.000 et 50.000 frs

136.200

Stocks 900 cuirs, 33 au séchoir. 127 veaux 3600
Dettes actives

Total

- 50 habitants de Farebersviller
- Dans 22 villages à I'ouest et au sud-est, jusqu'à l0-

15 km
- 23 particuliers de St-Avold. Folschwiller.

Faulquemont (placements furanciers ?)

31.040
14.355

24.t40

69.s3s
Dettes passives - Avance du fils pour achat de biens

- Facture de cuirs de Sarrelouis
- Autres

4200
1332
I 600

Bilan + 202.203

Toutes ces constatations en font un de ces établissements artisanaux à

rayonnement cantonal qui perduraient au XD(ème siècle, à I'identique de ce qu'ils avaient

été au XVIIIème, même si occasionnellement, on pouvait rencontrer dans ces ateliers

quelques machines modernes qui tendaient à augmenter la productivité du travail. Or dans

l'exemple que nous venons d'analyser, ce n'est pas le capital qui manquait rnais plutôt

probablement une sorte de flxation sur la tbrtune foncière, un manque d'envergure

commerciale qui empêchaient I'artisanat de devenir industrie.

Cependant, quelques tanneries dépassèrent certainement cette échelle locale

sans prendre de très grandes dimensions, sous le Second Empiresa2.

54r AD Moselle, 378 U 27, waisernblablement un fils ou petit fils du J.P. Kouch dont l'invcntaire
après décès avait été réalise en 1770 (cf. supra) et qui avait dirigé un atelier de tannerie de taille
moyenne pour St-Avold.
s42 Une enquête de 1826 (22g M) dont il ne reste que les résultats de I'arrondissement de Briey.
montre que dès la Restauration, les tanneries divergèrent nettement. Les petits établissements (l ou
2 ouwiers) havaillaient exclusivement pour la demande locale, quelques établissements plus gros
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Ainsi, en 1860, les deux plus gros établissernents de SrAvold employaient l4

et 9 salariés et disposaient chacun d'une machine à vapeur de fàibte puissance (4 cv).

Leurs capacités de production en faisaient des établissements grossistes, nécessairement.

On a là un cas typique de petites entreprises artisanales, à fàible capital

(relativement à des besoins industriels) qui s'adaptèrent pour quelques unes d'entre elles

aux critères techniques du temps et se modernisèrent mais sans que cela prenne des

proportions vraiment industrielles, comme on peut le voir sur ce tableau .

La tannerie naborienne en 1861

Valeur vénale des
établissements

Nombre
d'ouwiers

Matériel

30.000 T4 I moulin à tan à
35.000 9 I moulin à tan à vaDeur
8.000 4
7.000 4
6.500 4
6.000 I

J

A la même époque, à Boulay à Forbach, à Metz ra situation des

établissements était comparable, on trouvait de tous petits établissements et des

établissements moyens, quant au capital et quant à la main-d'oeuvre, sauf pour quelques

exceptions qui prenaient déjà des dimensions un peu plus industrielles mais à l'aval des

tanneries proprement dites, dans la confection d'objets en cuir.

La tannerie mosellane resta une activité traditionnelle, en position de très lent

repli, pour la plupart des établissements, en progrès nets pour quelques uns, et pourtant

totalement < liquidée > à la longue5a3 .

Presque tous les établissements mosellans avaient fermé leurs portes dès avant

I'exposition industrielle de Metz de 1892, selon le mémoire présenté par Sendret à

I'Académie de Mefzsaa. Y compris < quelques établissements et des plus importants, de

Saint-Avold >r, ce qui confirme notre analyse précédente.

Ainsi, l'ensemble de I'artisanat traditionnel suivit à peu près l'évolution de la

population, développement puis tassement.

(de 5 à 10 ouwiers) vendaient parfois exclusivement en gros à des marchands, à Mayence, sur les
foires de Leipzig et Francfort (ce qui était peut-être aussi le cas de St-Avold) et plus spécifiquement
à la ganterie ardennaise et luxernbourgeoise ou encore à I'armée.
541 C'est sans doute là un des noeuds du problàne de l'évolution socio-économique du XIXèrne
siècle, nous reviendrons sur son analyse, plus loin dans le chapitre, quand nous serons en mesure de
rassembler les fils de nos constatations.
5'r'r Article de Sendret : Elude de la tannerie et cle la corroyerie en lvloselle, in MAM. 1894-95.
cité par L. Michaux, op. cit., p 128.
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Mais parallèlernent à cet artisanat traditionnel, apparurent assez tardivement.

surtout à partir du Second Empire, des tàbriques, dont l'échelle de fâbrication était plus
importante. On les repère, pour St-Avold, sur le graphique 2 (supra) à la courbe des
fabrications diverses qui est trompeuse. En effet, son démarrage rapide après l85l doit
beaucoup au fait que ce secteur partait de très bas5a5 et il n'atteignit en 1866 qu'un niveau

somme toute modeste5a6 .

Le faible développement des fabriques naboriennes au XD{ème siècle.

Le relais des nouveaux établissements resta très discret. En effet, les fabriques

qui apparurent sous le Second Empire dépasscrcnt rarement la quinzaine d'ouwiers- De
plus, on ne peut pas noter au- fil du temps une quelconque montée en puissance. Certains

établissements comme la piperie locale disparurent au bout d'une vingtaine d'années.

Les plus gros établissements naboriens, sous le second Empire sa7

Etablissements Aoû1 1851 Avril 56 Noventb.5S Juil. 59 Oct. 59 Juin 60 I 860 s.d. 1866
Fabrique de oioes 28 28 8 I I 5 5 0
Fabrique de iouets a I 3 9 9 l 5 l 5 l 5

Fabr. de bleu de Prusse t I I l l 3 t3 9 t0 l 0 l 0 u
3 ateliers de mécanique 26 I8 I5 I2 16 l 8

3 moulins à farine 8 6
4 brasseries 12 l 7

Fabr. d'engrais artific. l 5 l l
Fabr. fleurs artificielles 6

Imaserie 24 16
Fabr. chapeaur paille 9
3 ateliers de couture 58

3 ateliers de reoassase l5

Il avait aussi existé une faTencerie locale, fondée en 1828 et dont les
productions s'étaient poursuivies, au travers d'une fàillite et d'un rachat jusqu'en 1g45.

Mais malgré un certain succès technique, elle ne prit jamais aucun essor, son personnel ne

dépassa jamais la vingtaine de personnestae. D'autres, tels qu'une fabrique d'images ou de
fleurs artificielles ou de chapeaux de pailles apparurent, I'ensemble resta très modeste,

surtout quand on le compare aux mêmes réalités de Sarreguemines ou de Boulay.

Dans ces villes, des fàbricants, des ateliers regroupaient parfbis des centaines

d'ouvriers.

:]l 17 emplois dans les fabrications diverses, en 1785 (indice 100 de la courbe).5'16 86 ouwiers dans les fabrications diverses, dont 6l dans les secteurs les plus modemeg en
I 866.
547 En italiqueg les données fournies par des rapports meîsuels de la gendarmerie, AMSA, art.
568, en gras, les établissernents dirigés par des femrnes et n'employant que des femmes.54't Etat nominatif non daté de quelques établissernents naboriens, AMSA, 21t.2g5.5re Cf. C. Hiegel '.I"ancienne/ài'encerie cle St-Avokl (182u-tu45,16), tnC.L. lgg:-,pp 99-l lg.



1844 I  852 1860 I 863
Boulay-Somborn et cie (ouincaillerie) 227 t82 Un seul atelier

Boulay-Fabr. cuirs vernisses 50 Un seul atelier
Boulay 2 îabr.. d'ouvrases en filet ))- -

Varize-Fabr. couvertures 75 Un seul atelier
Creutzwald-Fonderie 55 [.In seul atelier

Puttelange-Fab.peluches et velours 1450 Dispersion rurale
Sarralbe-Fabr.chapeaux de paille 1200

Sarralbe-Salines t24
S arralbe-Fabr. alumettes l -s0

Sarralbe-Aciérie 20 Un seul atelier
Forbach-Cartonnerie Adt 500

Forbach-Verrerie 124
Sarreguemines-4 fabr. alumettes 466

Sarreguemines-4 fabr. peluches soie 727 I 100 DisDersion rurale
Sarreguemines-10 ganteries au filet 364

Sarreguemines-FaTenceri e 328 t300 Un seul atelier
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Quelques gros établissements des environs ss(l

On trouvait dans [a région, à la fois des établissements très concentrés en main-

d'oeuvre (faïenceries de Sarreguemines, quincaillerie de Boulay) et des donneurs d'ordre

contrôlant des milliers d'ouwiers ruraux et urbains(fabricants de peluches de soies). Même

dans les établissements de taille moyenne (cuirs vemissés de Boulay, couvertures de

Varize), les réalisations étaient bien plus éclatantes qu'à St-Avold ou le tableau

d'ensemble est très terne. D'autant plus terne que nos comparaisons régionales se situent

avant les années 60 qui ont été celles de plusieurs créations naboriennes.

St-Avold apparaît donc comme un vide industriel dans une région assez fertile

par ailleurs en initiatives. Du reste, les contemporains en avaient conscience, ainsi, Ie

Sous-Préfet de Sarreguemines voulant autoriser le développement d'un établissement

naborien justifiait son point de vue en gualifiant St-Avold de < localité jusqu'ici mal

partagée par l'industrie >>5s2.

Aussi faut-il s'interroger sur les raisons du développement limité des fabriques

à Saint-Avold, comparativement à celui de beaucoup d'autres potites villes des environs.

5s0 Pour les années 1844 et 1852, pour Sarralbe et Puttelange, Verronnais: Statistiques hi,storique,
industrielle et commerciale de la Moselle,Metz,lS44 et supplernent de 1852. pour Sarreguemines,
données cantonnales de 1852, AD Moselle, 258 M I et I S 520, pour Boulay, données du
recensement industriel de 1860, citées par D. Bnrnn : Les indusnies des pays de la Nied sous Ie
Second Empire, in C.L. 1987 , pp2l9-242 (f, 237). pour Forbach, I S 520.
55r Déjà deux entreprises de femmes et venues de I'extérieur.
5s2 Leffre du 4 juin 1863 au préfe! AD Moselle, I S 509. Le Sous préfet appuyait ainsi une
demande d'extension de I'activité insalubre du fabricant d'engrais Hertz. Celui-ci avait démarré son
entreprise en 1861, à l'écart de la ville, sur l'étang de Red et il avait étendu ses productions petit à
petiq jusqu'en 1865, à tous les sous-produits qu'il pouvait tirer des ca.rcasses de chevaux. En 1866,
il employait I I personnes, ce qui faisait de lui le 6ème établissement de la ville. Donc une réussite
mais dont I'impact urbain était limité, une fois de plus.
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L'écart s'est creusé au début du XIXèrne siècle. Y avait-il déjà auparavant une
infériorité structurelle de I'artisanat naborien ?

Certaines sources nous permettent d'observer dans un premier temps la
structure interne de I'artisanat traditionnel, à partir duquel auraient pu se développer des
fabriques. Elles nous permettent de nous renseigner sur le degré de concentration des
< entreprises > artisanales locales et de le comparer à ce que l'on rencontrait dans les
environs. D'autre part d'autres sources nous décrivent les obstacles locaux auxquels

étaient confrontés les promoteurs d' activités i ndustrielles.

3) Les tructures de I'aÉisanat naborien et son rapport à I'environnement
En 1776, une sért'e d'inventaires des biens des confréries5s3 ainsi qu'une liste

des maîtres, spécialité par specialité, permet d'analyser la structure interne de I'artisanat

naborien.

Nous pouvons en eftèt déduire le rapport entre compagnons et maîtres de la

confrontation entre la liste des maîtres de chaque spécialité établie par Gerardy en 1776 et

la liste de tous les contribuables (chets de fàmille de plus de 25 ans), de 1775. Les

apprentis sont donc exclus du tableau suivant.

Cependant, on peut tenter d'estimer le nombre d'apprentis, donc le nombre total

de < salariés > de l'artisanat local, à partir des données connues de 1724. Cela permettra

une comparaison avec la situation au XIXème siècle. En 1724, il y avait, toutes branches

confbndues, 30 apprentis pour 7 compagnons et 120 artisans payant des impôts. Le rapport

salariés / maîtres s'établissait alors autour de 0,31-0,335s4

A cette époque donc, la plupart des artisans travaillaient seuls.

Qu'en était-il en 1775 (tableaq page suivante) ?

Dans presque tous les métiers, l'atelier type était constitué d'un maître

travaillant seul, exceptionnellement avec un compagnon eVou un apprenti. Les droits

d'entrée en maîtrise n'avaient donc pas empêché la proliferation des établissements aux

dépends de la concentration.

553 Dans la perspective de la suppression des confréries, le gouvernement chercha à prévenir les
difficultés {inancières qui pouvaient en résulter. Il fit donc réaliser par les intendants et leurs
subdélégués ces inventaires des biens et des dettes des corporations, dont on retrouve certains
exemplaires pour plusieurs villes de Lonaine, aux AD MM. E 333 à E 356.554 Soit entre 37/120 = 0,308 et27l(120-7):0,327.
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Structure des métiers naboriens vers 1775
Métiers Nombre de

contribuables
Nombre de

maîtres
Nombre de rapport

mo./maît
Brasseurs I 0 0
Vitriers 2 ,, 0 0

Ferblantiers 2 a 0 ô
Selliers 2 2 0 0

Fondeurs J J 0 0
Draoiers 3 5 0 ? 0

Chamentiers 3 0 0
Maçons et taill. oiene t 2 r5 0 ? 0

Tailleurs d'habits l 5 t 5 0 0
Couweurs 9 8 l 0.125
Tourneurs 7 6 I o . t 7
Chapeliers 5 + I î J <
Cloutiers 5 4 I o.25

Menuisiers 5 4 I 0.25
Serruriers 6 4 2 0.5
Tisserands lo l 6 1 0 0.625
Meuniers 5 J 2 0.66

Maréchaux 5 J 2 0.67
Tanneurs l 9 l l 8 o.73

Cordonniers 26 l 0 l 6 1 . 6
Total t 6 l t2l 40 0,33 / 0.5gr))

En 1779, lors de la refonte des corporations, l'inscription des

maîtres, mise en rapport avec I'effectif des branches permet de refaire le point.

nouveatl)(

La concentration de I'artisanat après la refonte des corporations
Branches d'activité Nbre d'emplois en

1776
Nbre de membres

des nouveaux corps
de métiers

Nbre présumé de
compagnons

Rapport
comp. / maîtres

Fer 2 l l 5 6 0.4
Textile 67 52 l 5 ô
Cuir 50 40 t 0 0.2s

Bâtiment et bois 43 J I 6 0.162
Total I 8 l 144 3 7 o.257

La possibilité qu'avaient les anciens maîtres de s'agréger aux nouveaux corps
sans aucun frais, permit même aux plus impécunieux d'entre eux de rester à leur propre
compte. La réforme des corporations imposée par I'Etat n'eut donc aucune conséquence
sur la structure sociale, à St-Avold, et c'est sans doute pourquoi, elle se fit si discrètement.
En effet, le résultat était prévisible dès que I'on connut les modalités transitoires
(l'agrégation) prévues par la nouvelle loi.

La règle générale, localement, était donc bien de < viwe du sien >, en petits
ateliers, aidé d'un apprenti et parfois d'un compagnon. Et souvent cette main-d,oeuvre
subordonnée était constituée des enfants du maître, en attendant leur propre établissement.

555 Ce deuxième chiffre est plus proche de la réalité
compagnons constatés 30 apprentis présumés pour nos l2l

que le premier car on a ajouté aux 40
maîtres, d' où 70/121 : 0,5785.
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Cependant, la conioncture économique et dérnographique pouvait modifier ces
structures sociales. Si Ia règle était celle du tout petit atelier, y avait-il des entreprises plus

importantes, quel écart séparait les artisans les plus prospères de ceux qui l'étaient moins ?

Ici, I'observation des données fiscales au XVIIIème siècle doit nous
renseigner.

La précision des rôles d'imposition, la finesse des estimations de la capacité

contributive de chacun (échelle de I à 40), permettent de les considérer comme déterminés
par la strucfure interne des métiers et par l'évolution économique de ces métiers, au cours

du XVIIIème siècle. Nous pouvons donc voir dans l'évolution fiscale un bon reflet de
l'évolution des diflérentes profbssions. Cependant, il fàut d'abord analyser globalement le
poids de I'impôt sur la ville, le nombre des imposés en évolution séculaire pour replacer

les artisans dans ce contexte. Voyons d'abord la pression fiscale puis la répartition

générale de I'irnpôt,

Grap. l.l Evolution de la pression fiscale sur la population imposée de St-Avoldstr
(en livres de Lorraine)
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Lorraine par feu impose correspond à la série discontinue (en noir) car nous n'avons pas fait les
calculs systématiquement sur tous les rôles d'irnposition. Un résultat tous les cinq ans donne déjà
une bonne idée de l'évolution séculaire de la pression fiscale.

l r 1 -1 -l ;-- --'*r'ii-i-- 1
æ - r i t È - c
C.l É -, Cl st'
r r C . \ a \ r

t
n\

L

r 1  
r

il
rtr ilirr

l -. rr-l
- 1  

i l i i i - | - l - r i l '

:-l_l- -

- i l i

fl"11 ]*ilflr ir-i-ni-ii r l'-l I i.i i tI

6FgFe!eeÊi  K\C 1- r F\ F- t'\ F- t-- F- e-

1600 r
I
i
I
i
I

1,1000 I
I
Ir2m0 +
I
I
I

lm00-1
I

{
I

8000 1
I
I

6om +
i
I

4000 -+
I
I

2m0 J
I
I

o '1,.-t

. Jui
Hr

-- )A

TI

r  r  r  r  t  t ,  
o

It- rr i l r-  
l i  r  + to
, ' :
Ir r  r  1 4
l l l
J i

- r i  i i  - l :  - , t2: - 1 - i i  - - r '  + i
- r i i ï ] r t  . _ - t i L ,  I :  r  , '

._ ,{-Ë ' l i,J,{i l i r t] '-,1 ,-.+ lo
t t  ! r  r J - t  I  l t t  l J  t l - L i J

ï t  J -  
] f , ï ,  

_  
,

i l  -8
l l

I

1 6

+ 4

i -
T Z
i



288

Evolution de la structure de la répartition de I'impôt ss7
(nombre de feux nar tranche d'imnnsifinn\

En "Â
t-2 3-6 7-10 l  l - 1 4 1 5 à 4 0

t 7 t1 t4.6 5  1 . 6 t  8 .7 t 3 . 6 1 . 4
1724 36 3 5 10.9 7.4 r0.6
1744 45.3 38.2 7.6 5.3
1775 40.5 3 9 3 I  1 .3 3.6 5 .3
1782 49.6 36_7 5,6 3 .9 4.2

Durant le XVIIIème siècle, la croissance de la population s'est traduite par un

doublement des foyers se partageant les impôts. D'autre part, le montant des impôts a

augmenté assez régulièrement jusque vers 1750, puis il a plafonné voire légèrement

régressé jusqu'à l'époque révolutionnaire. Mais la baisse marginale du nombre total des

5s7 Tous les chiffres indiqués dans les pages qui suivent résultent de relevés dans les rôles
d'imposition de la subvention, AMSA, art. 34 à 39.
558 Le pied-certain était le coefficient multiplicateur par lequel on mesurait Ia parr d,impôt de
chacun' Il situait la capacité financière des différents chefs de menage entre eux, tous revenus
compris et toutes charges déduites. Ainsi les pères de l0 enfants et plus (tous vivants et à charge)
étaient exempts d'impôts, quels que soient leurs revenus. Les pauwes n'étaient pas pris en compte
(pied-certain de 0 : 1 I I pauvres dont 50 veuves, en l7g4).

Evidemmeng tout cela ne valait que pour les roturiers. Nobles et ecclesiastiques étaient
exempts d'impôts, dans une très large mesure (A St-Avold, les deux abbayes, une dizaine de
chevaliers de Saint Louis, probablement tous rentiers). Cependan! en 1784,le curé de la paroisse,
Richard était impôsé pour ses propriétés personnelles. Il y avait aussi, toujours en 17g4, g invalides.
10 agents des fermeg 5 des postes et 13 gagés de la r"ille qui étaient exempts. parmi ces derniers
privilégiés, une vingtaine était plutôt modeste (les pâtres communaux, matrones...). (AMSA, art.373
et rôles d'imposition. )

lU total, cela donne le tableau suivant en 1784
Les ménages Nombre %

Pauwes exemDts l l l 17.3
Priviléeiés modestes ')n 3 , 1

I Imposés
I Pri"itésiés 

"ches

477
3 5

74,1
5 4

Total 643 100

Ainsi, lorsque I'intendant de Nancy décidait que St-Avold paierait 3843 f. de subvention et 3535 f
de ponts et chaussées (et l2l f de frais) en 1784, compte tenu de ce que la somrne des pieds-
certains des 477 imposes était de 1998, on décida que I'imposition se ferait à 4l sous/sol de pied
certain pour la subvention et 34 sous/sol pour les ponts et chaussées. Unjournalier à 2 sous de pied
cer ta indutdonc  payer2  x4 l  +2x34:  l50sous :7 f  l0sous ,en tou t .  A l 'au t reboutde l 'éche l le .
le rnarchand Joseph Delesse, à 37 sous de pied-certain dut payer l3g f 15 sous.

nombre de t.eux par tranche d'imposition
pied-certain
(cn sous)55E

U
( pautTcs )

t-2 3-6 7-10 I  l - 1 4 15 à  40 total

ITtl 0 32 l  l 3 + l 30 2 1 9 + O
1724 t 5 tt2 109 34 Z J J J 3 l  l + 1 5
1744 36 197 t 6 6 J J l 6 Z J 435+36
1775 128 169 t& 47 l 5 22 417+128
1782 l 0 q 203 1 5 0 23 t 6 l 7 409+tOg
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duménages irnposés dans la seconde moitié XVIIIèrne siècle a maintenu la pression

fiscale sur les ménages autour de l6 à 20 livres par imposé.

Cependant, on observe que seules les plus petites cotes et les pauvres non

imposés se sont multipliés. Les autres catégories sont restées pratiquement stables.

Autrement dit, le nombre des maîtres aisés, des marchands, des rentiers, cotes les plus

élevées, n'a p:ls augmenté, tandis que celui des petits artisans-commerçants et des
journaliers et veuves s'est considérablement accru, comme celui des pauwes.

Ajoutons que l'échelle absolue de repartition de l'impôt n'avait pas vraiment

varié si on relativise les chiffres absolus

En effeq en apparence, l'écart s'était à peu près constamment resserré, au

cours du siècle. Cependant, la cote la plus faible était peu répandue, c'était une manière de

cotiser très légèrement des quasi-pauwes. En réalité, le pied-certain < de base > était de I à

2 gtos barrois dès l71l et plutôt de I à 2 sous de Lorraine, dès.1724. Quant à la plus fbrte

cote, c'était toujours un cas unique qui dépendait du sort fragile d'un individu, en général

riche et vieux, dont la veuve obtenait aussitôt une baisse de son pied-certain ou qui

finissait par se résoudre à acheter une charge d'échevin municipal pour obtenir une

exemption ou une limitation d'impôt de la chambre des comptessse. En fait l'éventail des

cotes s'étalait à peu près de 1 à 40, sur tout le siècle.

La succession des rôles retrace la courbe du destin professionnel de tout un

chacun. Le débutant était imposé à I ou 2 sol de pied,certain, si son échoppe devenait

sérieuse, qu'il employait de la main-d'oeuvre, s'il achetait des propriétés, devenait un

créancier local, menait un train de vie voyant, tout cela fbisait monter sa cote, ce qui se

vérifiait, en général, avec le vieillissement de l'homme juqu'à ce que le sort s'acharne

éventuellement sur lui, sa cote diminuait alors plus ou moins fbrtement, selon son

appauvrissement connu.

55e On a plusieurs exemples de ces échevins qui gagnaient à acheter une charge, en plus de t'intérêt
du capital verse (120 f d'intérêts pour 2400 f de capital, en 1783-1784), une baisse d'impôt d'une
centaine de livres. Ce qui doublait pratiquernent le taux d'intérêt de la < finance > de leur charge.
Ainsi, François Nicolas Sping4 ayant acheté une charge d'échevin en 1779, vit son impôt passer de
108 f en 1779 à7 f. rc sous, en | 780. (Cf. rôles d'imposirion.)

Ecart absolu des pieds-certains
I -18 : gros barrois, ;ous de Lorraine

Date t 7  l l 1718 t724 1734 1744 t7  54 176s t77  s 1785
Plus faible cote 0.25 0.2s 0.5 0.5 0,5 0.5 I I
Plus forte cote 40 39 53 60 53 40 4 l 39
Multiplicateur 160 156 106 t20 106 80 41 39
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Or les asseyeurs de la cote étaient trois contribuables, choisis panni les < trois
classes> de la population560, chaque année et s'ils avaient modifié indùment les
estimations, ils devaient faire face à des réclamations adressées à la chambre des comptes
qui renvoyait les questions à la chambre de police qui demandait à son tour des
justifîcations aux asseyeurstu t .

Aussi, la réalité économique des ménages, plus ou moins identifiables à des
< entreprises >, puisqu'il s'agissait pratiquement toujours de maîtres indépendants se
reflète-t-elle dans la succession des rôles d'imposition.

Observons le cas de Pierre Husson, semrrier et de sa femme, après la mort de
son mari.

Graph- 12 La carrière fiscale de Pierre flusson, serrurier et de sa veuve, après lui
(Echelle de gauche. sous de Lor. de pied-certain, échelle de droite. f de [or. d'impôt.)
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Quand on se mariait ou quand on bâtissait, on était exempté de subvention

durant frois années. En 1754, Piene Husson bénéficiait pour la troisième fois d'une de ces

exemptions, son pied-certain était encore modeste, il débutait dans la vie. puis, on

augmenta progressivement sa cote jusgu'à 7 sous de pied-certain et I'impôt général de la

ville continuant à augmenter, on porta progressivement son pied-certain jusqu'à 10. Si tel

560 lls sont nommés sur les procès-verbaux des rôles respectifs, on peut vérifier leur place sur les
rôles, la rotation des noms.
56r AMSA, art.89. En général. un riche contribuable, à la deuriième ou à la troisièrne réclarnation,
voyait son pied-certain plafonné en léger retrait par la chambre des comptes.
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fut le cas, c'est que Pierre Husson gagnait sa vie et même probablement assez bien. euand
il trépassa, sa veuve bénéficia immédiatement d'une décote de moitié, puis, on lui diminua
encore de beaucoup sa cote, preuve qu'elle n'avait pas maintenu l'activité de son mari, ce
qui n'aurait pu se faire que par l'embauche d'un compagnon. Mais elle n'était pas restée
inerte. Elle ouvrit une école pour filles, vers 1774, activité qu'on lui interdisit pour
protéger les écoles officielless62. elle poursuivit donc son existence dans une modestie
certaine, mais pas dans une pauvreté telle qu'on l'exemptât de cotisàtion. De quoi vivait-
elle ? probablement de quelque jardinage, d'une chèvre et peut-être d'un cochon, de
quelques aides de ses enfànts ou de menues rentes.

Les rôles de la subvention permettent donc de retracer l'histoire de chaque
ménage. Et chaque rôle permet de retrouver toute la palette des conditions des artisans.
métier par métier.

Tourneurs charrons, menuisiers et tonneliers

Tailleurs d'habits

voyons si la situation a évolué, de 25 ans en 25 ans, métier par métier.

et couvreurs
I a

z J 4 5 6 7-8 rt-r2 2r-22 total
t t 2 4 I 4 2 7
1755 7 a 2 I t4
1784 I 4 4 I 10

lailleuns de et
2 a

J 4 5 6 7-8 l l - r2 2I-22 total
1724 I t 2 I 6
t755 J l 2 4 .|

z 2 l
1784 J 5 5 1 t4

frleurs de laine et dra
I 2 5 4 5 6 7-8 tr-t2 2r-22 total

t724 0 J 8 J I I t7
175s 4 T2 5 4 25
t784 J 2 l 8 J I I 40

serruriers et fondeurs
I 2 3 4 5 6 7-8 rl-t2 2l -22 total

1724 I 2 2 I 7
t75s I 5 5 2 I I 13
1784 6 6 I l 3

I 2 J 4 5 6 7-8 rI-12 2l -22 total
t724 J I J 2 I 2 l 5
1755 1 4 4 I I t 7
1784 I 7 4 I 2 2 l 7

I 2 a 4 5 6-7 8-10 t4 l 7 total
t724 I I j 2 I I
t7s5 J I 2 l 1 l
1784 t0 5 2 l 7

562 AMSA, délibérations, I I janvier 1775.



2 3 4 5 6-7 i u-t2 t8 3 t total
1724 I 5 I I

I I I I 4
l 7  5s 4 8 5 I I t

I 23
1784 t4 6 I I 22
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Cordonniers

Tanneurs

Meuniers

Maréchaux femants

Divers

Grap. 13 Proportion des fortes cotes d'imposition dans chaque métier,
au fil du XVIIIène siecle
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I 2 4 5 6-7 8-r 0 I  l - 1 4 t 6 - t8 22-24 28 53 total
1724 I 2 I 5 t I I t t3
17s5 I 2 I 4 1z 1 2 2 I 6
1784 2 I 2 4 J 2 l 6

2 J 4 5 6 9 t2 31 total
1724 I t I I 4
1755 2 2 I I I 1

1784 2 I I I 5

I 2 J 4 5 9 l 5 l 8 30 total
1724 2 I I I 6
175s I I J 5 I il
1784 .,

a
J

I I
z J 4 5 6 7-8 l3 28 total

1724 I I I J

t7s5 2 2 2 9
1784 I I 2 2 I 7

I 2 a
J 4 5 6 1 9 l 3 total

175s J 6 9 4 J 2 27
1784 I 6 t4 4 I t I I I 30



au fil du XVIIIème siècle
des personnes irnposées à plus de 5 sous 6 deniers de oied-cerrain

Métiers 1724 17 55 r784
Maçons, tailleurs de piene et paveurs 16,6 0 0

Charpentiers et couvreurs 0 t - l 0
Tisserands, fileurs de laine et drapiers 17.6 0 5

Cloutiers, semrriers et fondeurs 14.3 7.7 0
Cordonniers 28,6 17.4 4r5

Tourneurs, charrons, menuisiers et tonneliers 33.3 1 l , 8 I 1 . 8
Tailleurs d'habits 62,5 18.2 0

Chapelliers 100 22,2 0
Maréchaux-ferrants 66,7 9 0

Divers 7-4 13,3
Meuniers 75 28.6 60
Tanneurs 92.3 50 68,75
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Proportion des fortes cotes d'imposition dans chaque métier,

Dans toutes les professions artisanales, on constate un repli des fbrtes cotes
vers les plus petites dès le milieu du siècle. En dehors des meuniers et des ranneurs,
pratiquement toutes les professions étaient constituées en 1785 de maîtres peu riches

travaillant avec un faible nombre de compagnons.

Ce sont les pieds-certains moyens par profbssions qui permettent le mieu-x de
situer celles-ci entre elles :

Pied-certain moyen par profession

Métiers 1724 t755 1784
Chamentiers, couvreurs 3 .1 ) 1 2.6

Maçons, tailleurs de pierre. Daveurs ) ) ) ?
Tisserands, fileurs de laine et draniers 3.9 2.4 2.7

Cloutiers, semrriers- fondeurs 4.4 3 .1 2.6
Tourneurs, charons, menuisiers, tonneliers 6.8 3-5 3 .1

Tailleurs d'habits 7 ' ) 4.9 ) s
Cordonniers t - 5 3-2 2,8
Tanneurs 12-3 7.6 9'7
Meuniers 12.7 4,1 7.4

Marechaux-Ferrants 13.3 4.6
Chapelliers t6.2 4 3 .1

Divers 3 ,1

Dans les métiers les plus modestes (charpentiers, maçons, cloutiers,
tisserands...), s'il avait pu y avoir encore des maîtres assez riches en 1724 (8-12 sous de
pied-certain), cette catégorie avait disparu dès 1755. Dans les catégories plus médianes
(tourneurs, tailleurs, cordonniers...), le glissement fut aussi net, il restait quelques maîtres
aisés en 1755, mais plus aucun n'était franchement riche comme en 1724 (18 à 3l sous de
pied-certain).

%
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Les chapelliers et les rnaréchaux-fenants furent l'ob.jet d'un déclassement

d'autant plus net qu'ils étaient partis de haut. Enfin, même dans les profèssions riches
(meuniers et tanneurs) on observait un tassement des cotes vers le bas.

Au début du XVIIIème siècle, la vigueur de la demande s'appliquait à un
monde des métiers caractérisé par la rareté de la main-d'oeuvre qualifiée. Le petit nombre

des maîtres, la facilite pour eux de se marier, la tàiblesse de la mortalité avaient abouti à
des familles nombreuses à forte main-d'oeuvre interné (et à grand nombre d'apprentis,

vraisemblablement), à des artisans prospères, travaillant d'une manière assez infbrmelle,

ayant plusieurs professions. Puis la multiplication des établissements de nouveaux maîtres

s'était produite alors même gue la croissance de la demande faiblissait et même

disparaissait. Dès 1755, I'artisanat naborien était devenu bien plus besogneux, plus

modeste, grand nombre de maîtres se partageant un maigre travail. Et jusqu'à la

Révolution, la situation était restée de cet ordre.

En 1784, il n'y avait parmi les artisans qu'un cordonnier, un meunier, un

teinturier et six tanneurs qui fussent franchement prospères (plus de l0 sous de pied-

certain).

Il n'est donc pas étonnant que ce petit monde ait fbrmé des corporations assez

démocratiques comme le montre l'observation que l'on peut en faire en 1773.

En 1773,les maîtres élus des confréries furent convoqués par la chambre de
police, à des fins de concertation. Le procès-verbal de la délibération de la chambre nous

les nommetu'. En croisant cette information avec les listes fiscales de l'époque, on peut

reconstituer les positions de richesse de ces maîtres dirigeants des confréries et les situer
par rapport à l'ensemble des corps qu'ils représentaient (tableaux de la page suivante.;.

D'une part, la subvention (l'impot) déparbageait les capacités globales de
paiement de chacun, quels que soient les revenus artisanaux, commerciaux ou financiers

(sauf privilège accordé par la chambre des comptes de Nancy). D'autre part, les vingtièmes

d'imposition portaient sur les revenus fonciers et immobiliers, de très loin, les principales

rentes financières des habitants. Mais dans de nombreux cas, ces propriétés s'inscrivaient

dans le cadre de la petite autosubsistance, permettant d'économiser des dépenses plutôt

que de générer des revenus.

56-1 
AMSA, aft I t l.
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Métiers et maîtres vers 1775
Date des

premiers sfatuts
connus

Confréries
Maîtres en 1774 et leur

niveau d'imposition
Norn pied-

certain56a
1455 Tailleurs Joseph Fevssel 7,5 s.130.5 f,
t455 Tisserands Mathias Lorrain

Guillaurne Schmit 5  s . /  5 .15  f
ls99 Tourneurs et menuisiers Nicolas Elter
1486 Boulangers Nicolas Rinlinser 5.5
t71s Maçons, tailleurs de pierres, couweurs et

charpentiers
Antoine Collin l . s  I  4 ,5

1486 Cordonniers Antoine Belcher J

t599 Ferblanquiers, semrriers, potiers, orf,èwes,
vitriers, fondeurs, selliers et chapeliers

Nicolas Meresse 6,5

1486 Bouchers François Grimon 20 t28 .s
ts99 Drapiers et fileurs de laine Laurent Snrcklaus 4.5
t486 Tanneurs Francois Marso tz.s I t8.s
t486 Marchands Jean Soacher 6

On peut situer les métiers les uns par rapport aux autres, sur le plan financier et
examiner en même temps leur structure interne.

Le pied-certain des membres des différents métiers de St-Avold,en1776
(en caractères italiques soulignés, la tranche dans laquelle se situent

les maîtres de ces métiers. en 1775.\

0-1 .5 2-2.5 ?-? s 4-5.5 6-9.s l 0 -15 15,5-2020.5-30+de30 Total
Tailleurs 2 5 5 I ,

I l 5
Tisserands l 5 6 a

I I 26
Menuisiers... 4 I 5 I I t2
Boulansers I 2 I n I 4 I t4
Macons... 2 l2 8 I I 24

Cordonniers 2 l4 3 J 2 I 25
Semrriers... I 6 4 6 6 23
Bouchers 4 I 2 ,

I l l
Drapiers... 9 2 1z l 3
Tanneurs 2 a

L ) 4 J 17
Autres artisans'"' T4 7 9 J I 34
Total artisans 9 85 43 37 23 t2 4 I 2r4
Marchands 2 I 3 a

1
a
J 2 2 T6

Autres naboriens 29 46 1 7 t4 2 42 I 1 5 8
Total 38 t31 62 52 28 5 7 l 4 4 2 388

Le plus

moyennes-aisées de

souvent les maîtres

leurs métiers. Mais

des métiers étaient situés dans les catégories

parfbis ils étaient parmi les plus pauvres (les

564 Le deuxième chiffre de cette colonne est celui des revenus estimés des propriétés foncières
naboriennes des maîtres. Nous disposons du rôle pour les vingtièmes d'imposition de 1775, à Saint-
Avold. Or beaucoup de Naboriens avaient des propriétés à la campagne, reliquats familiaux, dots de
femmes, etc. oq on ne les connait pas. ll s'agit donc d'une information par défaut.565 Cordiers, chamoiseurs, gantiers, mégissiers, teinturiers, perruquiers, charrons, tonneliers,
cloutiers, maréchaux-fenand ciriers, chandeliers, potierg tui iliers, boutonniers.
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maçons) ou parmi les plus riches (bouchers, tanneurs). Le critère d'ancienneté jouait

certainement un rôle dans le choix des maîtres. C'est pourquoi, ce choix semble avoir été

assez démocratique, peut-être du fait qu'il y avait une certaine rotation des personnes à la

tête des métiers. Ce caractère f'aiblement oligarchique des métiers confirme I'idée d'une

certaine homogéneité des corps de métier à St-Avold. La petite taille de la ville empêchait

peut-être l' émergence d' une véri table ol i garchie.

+ .l^ ?r)

20,5-30 'l-? 
5 i -

I

, 
-- %des artivrs 

i

I 
------- %aurænaloierx i

I
t_.__ _

15,5-20

On peut voir sur le graphique précédent que, en 1775, les artisans étaient

moins représentés que la moyenne de la population, à la fois dans les catégories les moins

riches (moins de 2 sous) et dans les catégories les plus riches (plus de 10 sous). Ils

formaient donc bien le corps central de la bourgeoisie, les classes moyennes de la ville.

566 Chaque branche de l'étoile représente un niveau d'imposition croissant dans le sens des
aiguilles d'une montre, de 0-1,5 sous de pied-certain (les ptus pauvres) à plus de 30 sous. Chaque
branche porte les graduations de pourcentages, de 0 à40Vo.

Grap. 14 Position sociale des artisans à St-Avold en 1775 s66
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Grap. 15 Positiou sociale des artisans à St-Avold. en l7ll

En 1711, par contre, si les artisans formaient déjà les classes moyennes de la

ville, certains d'entre eux formaient aussi une bonne partie des couches aisées.

On peut donc résumer l'évolution de l'artisanat naborien au XVIIIème siècle

de la manière suivante : au début du siècle, le petit nombre des artisans qualitiés, dans un

marché en forte croissance, permettait à un grand nombre d'entre eux, tous métiers

confbndus, d'être des chefb de f'amille prospères, travaillant dans une ou deux ou trois

branches de production, exploitant une main-d'oeuwe familiale nombreuse, des valets et

servantes, plus que des compagnons. Dès les années 173040,Ia multiplication des maîtres

installés à leur compte parallèlement à I'affaiblissement de la croissance des marchés, plus

dans les secteurs de production de biens d'investissement que dans les biens de

consommation ou dans le bâtiment ou I'af[aiblissement de la croissance fut plus tardif,

aboutit à un déclassement social de la plus ou moins totalité des maîtres qui désormais

s'inséraient dans une strucfure corporative rénovée et plus rigide (métiers plus cloisonnés),

les compagnons un peu plus nombreux remplaçant les valets et servantes désormais bien

plus rares, dans les familles d'artisans.

Après la Révolution, I'artisanat totalement libéré des réglements corporatrf's se

concentra nettement dans certaines branches. On peut en observer le résultat à Saint-

Avold" au recensement de 1866.
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L'art isanat naborien en 1866

Métiers Nbre
d'établissements

Nbre de salariés rapport sal./établ.

Chapeliers J 0 0
Tourneurs 4 0 0
Tisserands 8 0 0

Tailleurs d'habits 7 4 0,57
Cordonniers L4 9 0,64

Menuisiers et charpentiers l 6 l 5 0,94
Charrons, selliers et maréchaux 5 5 I
Maçons, taill.piene, couweurs t 9 2 l l . l

Meuniers .,
4 2

Brasseurs 4 t 3 3 ? s
Tanneurs, chamoiseurs et

conoveurs
8 26 î  ? s

Semrriers 2 8 4
Total 92 t0s l . l 4

Fabrique de chapeaux de paille I 8 8
Couturières J 55 18.3

Le renouvellement du tissu artisanal était déjà considérable. euelques activités
étaient restées très dispersées surtout dans les secteurs en nette perte de vitesse (tourneurs
sur bois, tisserands) ou dans les métiers qui fabriquaient des biens de consommation
courants (tai I leurs d' habi ts, cordonniers, chapel iers).

Mais dans I'ensemble, la concentration avait progressé même dans beaucoup
de petits métiers traditionnels. Et dans certains cas, proches de ces activités mais en
rupture car il s'agissait d'entreprises féminines, le stade de la fabrique était atteint. Dans la
chapellerie comme dans la confection, c'étaient des femmes qui dominaient le secteur
dorénavant, à St-Avold. Cependant, et peut-être parce que c'étaient des femmes, ces
entreprises restaient modestes par rapport à ce que I'on pouvait voir ailleurs dans le pays et
même dans la région. C'était particulièrement le cas de la fabrique naborienne de
chapeaux de paille, petit atelier de 8 salariéess67. Dorénavant, les salariés étaient plus
nombreux que les maîtres.

Des comparaisons régionales montrent que la concentration de I'artisanat t-ut
progressive dans le temps et varia aussi dans I'espace, moins forte à la campagne que dans
les petites villes, dans celles-ci que dans les grandes. Plus le marché était actif, plus

s67 Tout à fait comparable aux réalités messines, 4 ateliers employant ensemble 13 ouwiers (1g53)
mais incomparable avec ceux de Sarralbe : 1200 ouwiers en 1852. lci encore on observe la dualité
de la production << industrielle > qui s'est affinnée au XIXème siècle. Mais la position de St-Avold
n'avait rien de particulier dans ce processus.



Concentration compa rée des a rtisa nats trad itionnels

Branches

Br*ser*

rpport Salariés
Canton de

Château-Salins.
An9
0.23

ompagnons et al

I Canton de
I Sarreguernines,
I  l 8s2
I o.+

entls) / entrer
Ville de

St-Avold,
1866
?  ?s

Ville de
Metz,
1853
2.2s

Textile 0 ,31 0.36 4.7
Cuir 0,32 0,92 1.6 4.4
Bois 0,38 l "  t 4 0,7s 3,6

Bâtirnent 0.62 0 t . l J J

Fer 0.7 | 1 .06 4
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certains maîtres en profitaient pour grossir l'échelle de leur activité en exploitant une

main-d'oeuvre plus nombreuse.

Moyennes I O.+Z 0.73 1.8 4.8

St-Avold s'intègre tout à tàit à cette explication. La ville n'avait rien

d'exceptionnel et son artisanat traditionnel évolua de la même manière qu'ailleurs.

Une statistique de 1867 montre bien que les maréchaux-fèrrants de St-Avold

ne se distinguaient en rien comme ceux du canton de ce que I'on rencontrait dans les

cantons de Forbach ou Sarreguemines, nettement plus industriels que celui de St-Avold

tant en ce qui concerne la concentration ouwière que la valeur de la production.

Finalement les fabriques naboriennes fiîent surtout des fàbriques issues d'un
développement de I'artisanat traditionnel. Et c'est pourquoi, ces fàbriques restèrent de
petite envergure, à la difference des véritables entreprises industrielles.

C'est que les artisans ne fàisaient que multiplier sur place des productions dont
la publicité était assurée par Ieur renom personnel, leur clientèle restait locale ou régionale

sans technique commerciale plus moderne et surtout I'investissement dans le matériel

restait modeste, soit que I'on manquât de capital soit que I'on hésitât à prendre des risques
qui étaient trop décisit's pour des tbrtunes modestes.

Les Maréchaux-ferrants mosellans en 1867 tr8

Nombre
d'établis.

Nornbre
d'ouwiers

Valeur de la
production

Prod. par
établ.

Ouvr./établ

Canton de Sarreguemines 20 28 18.800 940 r-4
Canton de forbach 19 25 26.s00 1395 1.3

Canton de St-Avold 13 19 18.600 143r 1.5
Forbach-ville 4 6 I4.600 3650 1 ,5

St-Avold-ville 2 4 3200 1600 2
Sarreguemines-ville 2 4 3000 ls00

568 AD Mosetle. I S 521.
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Les artisans suivaient le mouvement de modernisation mais avec un temps de

retard et un bémol de modération. lls appliquaient des techniques nouvelles mais

seulement quand elles étaient éprouvées, surtout si cela nécessitait un investissement en

capital toujours délicat pour des fortunes modestes56e. I-eur manque d'assise financière

leur imposait une certaine prudence, seule garantie contre la faillite.

C'est donc d'un autre horizon que l'innovation technique et économique devait

surgir et avait vraiment surgi, permettant concentration tinancière, technique et

comrnerciale.

Ce qui a manqué à St-Avold, ce sont ces ( nouveaux entrepreneurs otto qui

n'avaient jamais été artisan mais qui étaient issu du négoce ou de la finance. Ils

disposaient d'un savoir-faire plus commercial que technique et surtout d'une capacité à

trouver le capital nécessaire à l'implantation d'un organisation d'envergure. Ces
( nouveaux entrepreneurs > se rencontraient en assez grand nombre à Sarreguemines, dès

la Restauration. Ils créèrent dans cette ville et autour, au fil du temps, des établissements

dans trne dizaine de secteurs de production qui employèrent des milliers d'ouvriers. C'était

sans commune mesure avec les quelques tentatives avortées que l'on peut répertorier à

Saint-Avold, à pareille époque.

Pourquoi là-bas et non ici ?

Sans doute parce que Sarreguemines bénéficiait d'une attraction due à la

présence de la sous-préfecture. En dehors des notables locaux, on note toujours parmi les

établissements innovants une grande proportion de créations émanant d'étrangers, qui s'ils

n'avaient pas d'attaches géographiques accidentelles, ne se fixaient que dans des centres

déjà confirmés.

L'analyse des échecs naboriens permet d'abonder dans le sens de cette

hypothèse de I'importance des facteurs < politiques > dans I'implantation des activités

nouvelles.

5u' Ainsi, des artisans s'équipèrent en machine à vapeur mais tardivement : en septembre 1867, le
tanneur naborien Zimmermann acheta une machine de petite puissance (9 aFnosphères) chez
Munier à Metz-Devant les Ponts et en awil 1869, l'épicier Boutter acheta un bouilleur rylindrique
(ll atnosphères) au même établissement. (AD Moselle, I S 521.) Les plus grosses machines, à
cette époque, étaient comfiumdées par les sidérurgistes.
s70 Cf. l'étude fouillée de D. Hernmert : L'esprit d'enffeprise ù Sarreguentine,ç au milieu du
XIXème sièc[e, in CL 1987-1, pp 67-89.
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Ainsi, deux des fondateurs des faïenceries Villeroy et Boch furent des
Naboriens, se connurent à St-Avold, participèrent au milieu des notabi|'tés localessTl .

Jean Thibault et Nicolas Villeroy5T2 furent agents de la ferme générale à Saint-
Avold, dans l'administration du sel, respectivement inspecteur pour la vente du sel à
l'étranger (1774-1756) et receveur pour la vente du sel à l'étranger (1754-1790).

Thibault5T3 créa la première faiencerie de leur entreprise, puis il s'associa Villeroy et un
marchand trévirois avec lequel il était déjà en affaire dans le sel. Les sommes investies

étaient assez importantes (40.000 f en 1789) et I'entreprise ne 11ouva pas tout de suite son

équilibre ou des bénéfices.

Il n'y a donc rien d'étonnant que le fbndateur se soit entouré de toutes les

garanties de réussite, autant que faire se pouvait. Il chercla noramment à être reconnu

comme manufacture royale jusqu'en 1789. 11 obtint du Comte de Vergennes, I'installation

à titre gratuit de sa faiencerie dans le château de FrauenbergsT4. Cependant, dès cette

époque, deux facteurs convergents lui firent rechercher une autre implantation. En effet,

dans la région, la province des Trois Evêchés jouissait de certains avantages douaniers par

rapport à la Lorraine (et donc à Frauenberg). D'autre part, Thibault et plus tard Villeroy

voulurent se rapprocher de sources de charbon qu'ils pensaient utiliser dans leurs

fabrications, le prix du bois devenant prohibitif, à cette époque.

C'est pourquoi, la faTencerie fut transferée à Vaudrevange en l79l par Villeroy

qui à ce moment avait déjà pris le relaisde ses associés dans la direction de I'alIàire. Les

emplacements qui avaient été envisagés pour le nouvel établissement avaient été Dilling,

Vaudrevange et Clouange. Sous I'Empire, Villeroy obtint la concession des mines de

57r C. Hiegel : La faiencerie tle F-rauenberg, 1785-1791 et ?es début,s de ta faiencerie de
vaudrevange, jusque vers 1800, in ASHAL, 1976, pp 8l-126 et ASHAL, 1977, pp 123-150. Il y a
peu d'informations sur Thibault et même sur Villeroy aux AMSA, on les trouve sur les listes
d'imposition, exemptés sous l'Ancien Régime, villeroy imposé sous la Révolution.572 Une de ses soeurs épousa Victor Simon, directeur de la forge de Hombourg, à l'époque de
Wendel (voir infra) et dont la farnille prit le contrôle de Ia fbrge de Ste-Fontaine au XIXème siècle.
Victor Simon fut comrnissaire pour la fabrication des munitions de guerre en I'An II (cf. C.Hiegel,
op. cit., p 87).
573 Thibault avait wt frère, lui aussi aisé. lls firent tous d.eux acquéreurs de biens fonciers,
seigneuries, biens nationaux sous la Révolution et prêteurs d'argent. Ce frère fut aussi membre du
conseil général du départemenL sous le Consulat (source, ibidem).
s74 Le Comte de Vergennes était alors engagé dans une vaste opération de spéculation
seigneuriale. Il avait rassemblé une dizaine de seigneuries autour de la baronnie de Welferding
(érigée en 1782) et I'installation d'une faiencerie ne pouvait qu'augmenter la valeur de son fond par
attraction de population et profits induits par cet établissement (C.Hiegel, op. cit., pp 35-g6). 1
voulut rétablir les foires de Velferding, en 1784 (AMSA , al,;t. Z42).
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charbon d'Hostenbach, près de Vaudrevange qui approvisionnèrent sa fàTencerie575. Les
horizons géographiques des financiers qui créaient cette entreprise étaient plus ouverts que
ceux des marchands Sarregueminois et Strasbourgeois qui créèrent celle de
Sarreguemines, en l78gs76. Mais dans les deu:< cas, on chercha à obtenir des avantages
< politiques > sur la concurrence, dans les deux cas les faienceries eurent des débuts
difficiles, le capital changea rapidement de mains. Mais ce sont ces deux établissements
qui eurent le plus bel avenir régional.

Force est cependant de constater pour notre propos I'absence remarquable de
SrAvold dans cette affaire. Sarreguemines était un centre administratif, avant et après
1789. De ce fàit, on s'y trouvait plus près des centres de décision et d'inf'luence politique.

Par contre, St-Avold était déjà engagée sur la voie d'une décadence administrative depuis
50 ans. Dans ces conditions, créer une atlàire à St-Avold c'était se marginaliser par
rapport à ces centres d'influence. Aussi, les financiers naboriens n'ont pas dû envisager

une telle hypothèse. Cependan! présents à St-Avold, ils y établirent un entrepôt de leurs
productions, de même qu'à Landau, Metz et VersaillessTT .

St-Avold eut finalement sa faïencerie, créée sous la Restauration, en lS2g. à
l'époque oir les initiatives fleurissaient aussi à Saneguemines5t8. Les conditions de la
création de cet établissement sont significatives des problèmes posés par le développement

industriel. En effet, c'est un artisan, un potier de tene, Nicolas Dolter, de StAvold, qui est
à l'origine de cette faiencerie. Il avait réussi à maîtriser une technique, la fàbrication des
creusets qu'il voulait substituer à des importations dont le pays dépendait. Ses productions

furent reçues favorablement lors d'expositions industrielles à MeE (lg26, 1g2g).

Cependant, cet artisan manquait certainement de capital, peut-être aussi d,audace. En
1828, il s'associa au greffrer de la justice de paix de St-Avold, Louis Martin, qui racheta la
moitié de I'entreprise, ensemble ils empruntèrent et lancèrent des productions de faience

commune et fine. Leur association ne dura pas, dès 1829,1'artisan fut évincé par I'homme

d'affaires qui poursuivit seul l'activité. Dolter reprit ailleurs en ville une production

artisanale de creusets avant d'émigrer vers Metz, Paris (Sèwes). Martin épousa la frlle du

luge de paix. La dot de sa femme et la caution de son beau-père lui permirent de donner de

575 AD Moselle. I S 477.
s76 C.Hiegel, op- cit. 1977, p 127 . L'wr des fondateurs de la faïencerie de Sarreguemines, p.A.
Jacobi, de Strasbourg, était en rapport commerciaux et amicaux avec Villeroy, entre 1779 et 17g9.
Il -écoula des productions de Frauenberg, avant l7g9 (ibidem, 1976, p 94).577 bidern, 1976,p92.
578 Cf. pour tout ce qui suit la monographie de C. Hiegel. op. cit., 19g2.
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plus grandes dimensions à la faiencerie, d'emprunter plus de 23 000 frs. Il obtint un prêt de
I'Etat de 30.000 frs en 1831. Sa réputation, la qualité de ses fàbrications ne furentlamais

mls en cause mais l'équilibre financier de I'entreprise resta toujours précaire, les recettes

ne permirent pas le remboursement des emprunts si bien, qu'en 1834, sa belle famille

reprit possession de son capital et I'on s'orienta vers la faillite.

Cependan! la fàillite permettait d'apurer la situation f-rnancière de I'entreprise,

à condition de trouver un repreneur qui ne dewait pas payer un prix trop fort ou qui aurait

les moyens de le payer. Car, I'entreprise, quelques mois après sa faillitesTe, semblait

florissante. En 1835, selon les informations répercutées auprès de I'administration par

I'ingénieur des mines départernentals8o, 17 ouvriers servaient 5 ateliers et trois fours au

bois qui produisaient pour 40.000 frs de marchandises en dépensant26.940 frs d'intrants.

ce qui laissait une marge bénéficiaire de quelques 32 ou 33 % (13.060 fir)t*t .

Un entrepreneur prussien, Charles Appold, installé à St-Avold depuis 1g34,

associé à un notaire naborien, Nicolas Spinga reprit Ia faiencerie et maintint la production

jusqu'en 1846. Après la mort de Spinga (1840), Appold dirigea seul I'affaire. Finalement,

la fàTencerie n'avait pas assez prospéré pour se perpétuer au delà de la défbillance de ses

repreneurs.

La cause en est probablement, comme I'a jugé C. Hiegel qui en a retracé

I'histoire, que cet établissement venait trop tard, 30 ans après I'enracinement spectaculaire

de deux grosses aflàires (Sarreguemines et Vaudrevange) qui bouchaient de leur poids la

conculTence régionale. Peut-être y eut-il aussi une effeur de stratégie, car I'entreprise

naborienne ne produisit jamais que des produib destinés aux usages domestiques mais à

échelle plus restreinte que ses concurrentes. Elle ne pouvait donc ni accumuler des marges

sur des produits de luxe ni bénéficier d'économies d'échelle. Ce fut donc une entreprise

sans lendemains, où l'on retrouvait cependant à I'oeuvre, à St-Avold, des promoteurs qui

ressemblaient à ceux que I'on rencontrait à Sarreguemines. Des notables locaux riches ou

bénéficiant de crédit, des entrepreneurs étrangers.

Le cas de Appold, lié à la tàiencerie est aussi significatif des problèmes

naboriens. Les Frères Appold s'étaient installé à St-Avolcl dès 1834, l'un des deux avait

17e La production aurait été amêtee dès 1832-33, AD Moselte, I S 517.580 lbidem, en marge de statistiques pour 1835.
58r En fait les appréciations de I'ingénieur des mines sont rudimentaires. Elles ne disent rien de la
valeur des stocks, des coûts de commercialisation... On peut réussir sur le papier et être contraint à
la faillite, c'est ce qui semblerait être anivé à Martin.
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épousé en | 836, la fille d'un marchand naborient*t , il v,écut à SrAvold. L'entreprise avait

trois établissements, Sulzbach (Sarre, berceau de la famille), St-Ayold, lieu de résrdence

des propriétaires et Boulay. Les deux établissements français fabriquaient les mêmes

produits chimiques (Bleu de Prusse, amoniac, noir d'lvoire...). Or l'établissement de
Boulay fut bien plus important que celui de SrAvold.

Les ciébouchés, en principe iointains, puisque ces produits chimiques devaient

servir à la teinturerie de l'industrie textile, dans le Nord, à Mulhouse ou en Sul'sse58o ne
justifiaient pas la dissymétrie de production des deux établissements. Mais il est possible

que, à Boulay, la production n'était pas limitée comme à St-Avold par des complications

environnementales (voir un peu plus loin).

Une des autres modestes réussites de St-Avold fut aussi le fait d'un étranger,

Lion Hertz qui développa son affaire jusqu'au delà de l'annexion. Son expérience nous fàit

aborder un autre problème qui freina à coup sûr I'industrialisation à St-Avold, la

disposition géographique de la ville. En etlèt, la ville avait gardé une allure médiévale, le

tissu urbain était très serré autour de la place centrale et dans les limites des murs, même

détruits. Dans ces conditions, toute industrie provoquait des nuisances diffcilement

supportables par les citadins et entraînait des conflits dans la population. Dès 1736, on

rencontre un tel contlit, des voisins s'opposèrent à l'établissement d'une forge de

cloutier585. Bien plus tard, en 1835, Nicolas Spinga voulut établir une tuilerie dans la ville,

près de I'ancienne abbaye, il dut affronter I 13 opposants, maire et conseil municipal en

tête et s'incliner malgré 65 partisans586.

De même, les moulins, longtemps seule force auxiliaire du travail industriel,

étaient les uns sur les autres, le long du même cours d'eau, chétif et sans force. Leur

puissance était fàible, intermittente. Fréquemment, pour I'augmenter les propriétaires

s82 C. Hiegel, op. cit. 1982, note 27, p 107 .
s83 Enquête indusfielle de 1861, AD Moselle ,225 M.
s84 Rapport du Sous-Préfet, 1837.
s8s AMSA délibérations, awil 1736.
s86 AMSA, enquête De comodo et incornodo, 24 janvier 1g35.

Les établissements Appold, en 186l s3

Etablissement Valeur vénale Nombre d'ouvriers
St-Avold 30.000 frs l0
Boulav 70.000 frs 64
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essayaient d'élever le niveau des eaux, alors, le refiux inondait les prairies, suscitait

plaintes et procès-t87 .

Ainsi, un marchand juif installé récemment à SrAvold, Lion Francfort, avait

loué un petit moulin à foulon et voulait installer une fabrique de flanelle, une filature pour

les laines et le cotont** au début des années 1830. Ayant essuyé des échecs judiciaires, il

passa la main et le moulin fut abandonné. Quelques années plus tard, un autre habitant

voulut reprendre ce moulin, une enquête lui donna beaucoup plus de soutiens, 26

personnes, < la classe pauvre )) que d'adversaires, 4 personnes. Cependant, se lbndant sur

les précédents judiciaires, le conseil municipal s'opposa à la remise en marche du

moulinsss. Un autre petit industriel avait installé une filature dans un de ces mouf ins. Mais

longtemps il ne compta que sur sa force hydraulique, au moment de I'enquête de 1861, il

n'utilisait que les trois chevaux de sa roue hydraulique, disponibles 6 mois iur l2; le reste

du temps, la filature fonctionnait < à bras otno. Il n'est donc pas étonnant que cette filature

ait été avec ses 44 broches sur les quelques 6000 du département et son unique ouvrier sur

quelques centaines pour le département, un établissement des plus modestes.

Carte 10 Localisation de la ville et de ses moulins

587 Cela conduisit [e maire à demander à I'ingénieur des Ponts et Chaussées d'édicter un réglernenr
général des usines de la Rosselle, AMSA, délibérations, 23 novembre 1838 et 16 janvier 1839.588 AD Moselle, I S 337. et AMSA, délibérations, 23 novembre l g3g.
58e AMSA, délibérations, 28 novembre 1g39.
5eo AD Moselle ,225 M.

Etang d'Oderfang

Tanneries

Secteur des 4

Wurtzmùhl

Moulin du
Red

Périmètre urbain

Etang du Red
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Les deux sites les plus appropriés à l'installation d'industries étaient les
moulins d'Oderfàng et du Red, tous deux à l'écart de la ville, à quelques centaines de
mètres. Cependant, ils étaient en amont et non en aval, la question de la pollution des eaux
pouvait toujours se poser, les plus prompts à s'opposer étant les tanneurs qui avaient
besoin d'eaux claires à longueur d'année. En 1867, une feculerie s'était établie à
Odertàng, elle dut creuser une dizaine de tbsses de décantation et filtrage, af'fronter les
plaintes des tanneurs, fînalement I'administration prorogea son autorisation en lg69sel.
Lion Hertz avait pu installer son usine de récupération des carcasses de chevaux en 1g6l
au moulin du Red et étendre progressivement ses productions mais il lui fàllut aussi
sunnonter les protestations des tanneurs car il lâchait dans la Rosselle des micro-
organismes qui corrompaient les peauxse2.

Un des paradoxes qui limitèrent sans doute la croissance industiielle locale fut
que les deur pôles externes qu'étaient le moulin d'Oderfang et le moulin du Red furent

occupés par des industries chimiques (Appold, HerE, la téculerie Villiaume en lg67) dont
l'extension était nécessairement limitée par son caractère polluant. C'est peut-être pour

cette raison que l'établissement Appold de St-Avold resta bien plus petit que son
excroissance de Boulay5e3 .

Compte tenu de la disposition géographique que nous venons de décrire, il
await fallu soit bâtir à neuf à l'écart de la ville, soit installer des machines à vapeur en lieu
et place des moulins. Tout cela aurait été possible mais aurait nécessité beaucoup de
capital et de l'audace.

Or' comme on I'a vu, la plus grande partie de I'activité industrielle locale
procédait de I'artisanat traditionnel, lequel manquait de capital et s'accornpagnait d'une
< mentalité > moins audacieuse, moins spéculative que précautionneuse. Et pour cause,
l'artisan travaillait sans filet, il gagnait sa vie, recherchait la régularité de ses recettes plus
que la croissance alors qu'un jeune bowgeois, plus à I'aise dans la vie, assuré d'un capital
familial, pouvait appliquer à son activité un caractère spéculatif, un esprit de jeu qui le
poussait à voir plus grand.

Or, St-Avold ne présentait aucune attraction particulière pour ces jeunes

notables attirés par des villes d'un plus grand calibre.

-ier AD Moselle. I S 509.
se2 L. Michaurq op. cit., pp 186-1g7. En 1g75, Lion Hertz avait ajouté à la
productions à partir des carcasses d'animaux, la colle forte qui s'obtient
décomposition des os et cartilages.
-ie'. L'établissement Appold fut démanreré en I gg2 (AD Moselle, g AL 120).

gamme de ses
à partir de la
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Les choix négatifs pour la ville de I'administration, réitérés de cinquante ans
en cinquante ans avaient orienté les élites vers l'émigration et non vers I'in'estissement

sur place. Non sans quelques exceptions, bien entendu. Mais le contre exemple de
Sarreguemines, ville bien plus fàible que St-Avold, vers 1700 et bien plus florissante vers
1850, à la différence de Faulquemont ou même de Boulay (exemple limite) vérifient cette
hypothèse.

Faulquemont partageait avec St-Avold I'ensemble des handicaps qui limitèrent
leur développement industriel. De même que St-Avold se situait en amont sur le bassin de
Ia Rosselle' c'est-à-dire souffrait d'une faiblesse du débit de ses eau*too, Faulquemont
était en amont sur le bassin de la Nied. Ainsi, le glissement des fortes densités de
Faulquemont vers Boulav ou de St-Avold vers Sarreguemines correspondait aux
glissements généraux de populations des montagnes hautes ou moyennes vers les vallées et
les plaines. Enfin, faulquemont, comme St-Avold avaient perdu toute centralité
administrative.

D'autre part, si Sarreguemines dépassa St-Avold en population dès qu'elle

devint sous-préfecture, il en fut de même de Boulay qui devint le chef lieu d'un cercle, à
l'époque de l'annexion et dont la population dépassa celle de St-Avold entre 1860 et lgg0.

Dans ces conditions très généralement défavorables, corrigées cependant par
l'arrivée précoce du chemin de fèr, la ville de St-Avold survécut, profita du < progrès >
technique mais seulement lorsqu'il était éprouvé par le temps et à la portée des
< économies > modestes des artisans. Les entreprises n'eurent qu'un rayonnement local
dans un canton qui perdait plutôt de sa population, de surcroît.

La croissance nationale ou régionale se tàisait ailleurs.

Aussi, dans ces entreprises naboriennes modestes, il n'était pas question de
voir des ingénieurs à l'oeuvre comme à Saneguemines, à partir des années lg60se5.
Jusqu'en 1870, à St-Avold, I'ingénieur resta un personnage de la fonction pubhque, civile
ou militaire.

Les statistiques communalc-s ou départementales nous ont permis de situer
l'artisanat naborien dans son contexte régional. Mais les inventaires après décès des liasses
notariales nous fbnt découvrir plus précisément quelques cas de ces entreprises artisanales

5e4 [a disponibilité en eaq la force hydraulique restèrent de puissants facteurs de 1ocalisation
industrielle au XVIII et XIXerne siècles, avant que la machine à vapeur ne déplace le problème des
sorrces d'énergie vers la disponibilité en charbon.
ies D. Hemmert. op. cit., p 79 etsuivantes.
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ou proto-industriellcs qui se développèrent ou se maintinrent malgré le contexte
détàvorable, à St-Avold au XIXème siècle.

Tout d'abord, la liquidation des biens du ménage de I'industriel Appold5eu, en
1865, nous donne accès à la strate supérieure des industies naboriennes, à la fin du Second
Empire. Cet industriel s'était waisemblablement installé à St-Avold consécutivement à son
mariage avec une fille du pays. Il se débanassa alors de ses biens sarrois (participation

dans I'industrie fàmiliale) et investit à St-Avold et Boulay ou il implanta ses deux
établissements, de nombreux biens fonciers assurant la nourriture de ses chevaux de
roulase.

Les biens de charles Appold, fabricant de produits chimiques, lg6s

-e St-euot
annexes, plusieurs ha de terres et prés,

-A Boulay : une fabrique et quelques 30 ha de terres et prés,
-A Metz : une maison

Actif Passif
Evaluation

l l0 000

Argent I  835
Industrie Stocks commerciaux ; matières premiètes, produits fiiris,

matériel
r 39.500

Defies
actives

-105 actions des Chemins de Fer de I'Est er des Chemins de
Fer piémontais

-5 actions de la Caisse d'Escompte de Metz
-35 actions de la société de la [houne ?]

-Négociants extérieurs (Paris, Roubaix, Brousses ?, Caux ?)
-Acheteurs locaux

I-otal

34 250

2000
150

2876
1 3 8  I

10.657
Bilan -  29t.992

Localisation des Stock de I'industrie de C. Appotd

Matières en ks St-Avold Boulay Metz
Acide miriatique t409
Acide sulfurique l  l 6 l

Chlorure de chaux l 0 l 9
Prussiate de potasse 3052 15.000 4370

Potasse I  1 .035 15.362 5000
Bleu de Prusse 3900 r030

Sulfate 357
Houille 10.000 86.000

Dechets de matières animales
_(41e, corne, cuir) er chiffons

347.453 3300

Résidus 4500 hl
Fers 800 +

2925 ke de conduites
Matériel I pompe à feu, des

briques réfractaires,
2 voitures et I cabriolet,

3 chevaux. divers

I pompe à feu, des briques
réfractaires, I camion,

2 charriots, 5 tombereaux.
l0 chevaux. divers

I camion.
I bureau,

divers

Paillg avoine. orse et foin 2750 26.800
Froment 6680

I otal (valeur en tis) 32.720 frs 87.970 frs 18.730 frs

5e(r AD Moselle, 25 E 49, 3}.juin 1g65.
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C'est donc un capital extérieur qu'il irnporta dans la région et son activité se
déroula sur des horizons géographiques assez vastes, extra régionaux. Il commercialisait

ses productions à partir de Metz semble-t-il, où il concentrait aussi une partie de ses
matières premières (chiflbns, déchets animaux). Ses débouchés étaient lointains comme Ie
montrent ses dettes actives (Paris, Roubaix...) mais aussi locaux.

Enfin, en dehors de ses biens fbnciers, l'essentiel de ses placements se situait à
la bourse de Paris.

Cette entreprise chimique était la plus grosse af1àire locale. Limitée dans ses
capacités d'expansion pour les raisons que nous avons vues, elle avait finalement peu
d'attaches locales- Son capital industriel était de I'ordre de 145.000 fos et son promoteur
gardait au moment de sa mort de très fortes capacités d,autofinancement.

L'autre chimiste local, Lion Hertz, mourut en septembre 1867. Son entreprise à
laquelle était associé son fils (18 % du capital) valait moins de 145.000 f.rt,t, une sornme
très équivalente à I'affaire d'Appold. Il s'agissait là encore d'un industriel venu de
I'extérieur et son aftbire souffrait des mêmes butoirs que celle d'Appold. Mais elle se
développa avec beaucoup de dynamisme, provoquant 3 enquêtes < de commodo et
incommodo> entre 1861 et 1865 et une quatrième enquête en l875to*. Il recevait ses
matières premières par voie de chemin de fer, avait diversifié ses productions, mobilisé
assez de main d'oeuvre pour être considéré par ses alliés\ocaux comme le bienfaiteur
quasi unique de la ville, en l8755ee

Appotd et Hertz représentèrent donc une nouvelle génération d'entrepreneurs,

le second peut même être considéré comme la première retombée économique positive de
I'arrivée des chemins de fèr. ll est donc bien clair que St-Avold, malgré sa situation
dépressive chronique, bénéficia de quelques changements économiques survenus sous le
Second Empire. Cependanq I'impact des deux nouvelles implantations resta limité et
n'infléchit pas la courbe régressive de la population locale.

Parallèlement, des artisans développerent aussi leurs allâires à un échelon qui
présageait I'industrie naissante. 3 inventaires après décès nous donnent accès à la

se7 Le capital de départ était de 96.647 fts et les actifs au moment du décès du père représentaient
49'647 frs, incorporant certainement du capital, mais on ne sait combien. Lion Her& possedait aussi
à St-Avold une maison et quelques 2 ha de terres.
5e8 AD Moselle, 8 AL 120.
5ee L'enquête de 1875 opposa une cinquantaine de partisans du développement de Herz à lg
opposants. Beaucoup de conseillers municipaux, la totalité des tanneurs, le curé, s'opposaient pour
des raisons d'environnement et les partisans de I'industriel les accusaient de jalousie, rappelaient la
mendicité chronique à St-Avold, avant l'établissement de Hertz (AD Moselle, g AL 120).
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substance de leurs activités, ils nous décrivent une brasserie, une fabrique de chaussures et
un atelier de serrurerie600. en lg65-67

,Iean Jochum, brasseur, 1866 60l

Ces trois établissements avaient été fbndés par des artisans issus de fàmilles
locales. C'était donc des entreprises d'une certaine modestie mais déjà marquées par
certains traits de modernité et un développement permis par I'arrivée du chemin de fèr,
orienté par l'évolution industrielle et géographique du département.

Ainsi, la brasserie de Jean Jochum n'était déjà plus un établissement artisanal
comme ceux du XVIIIème siècle. Le capital investi dans I'activité de I'ordre de 40 000 frs
(stock, matériel et dettes actives), était sans commune mesure avec l'échelle de fravail des
artisans naboriens de l' époque pré-révolutionnaire.

Sa chalandise était de même nettement plus large.

600 J.G. Pister (1869) était semrrier mais aussi marchand de
(1869), fabricant de chaussures et marchand. C'est pourquoi
sru le commerce pour consulter la teneur de leurs inventaircs.( iOr 

AD Mosel le,25 E 5l .  3 rnai 1866.

fer (quincailler) et Louis Zimmerman
nous renvoyons le lecteur au chapitre

Actif Passif
Immeubles I maison, remise et écuries, hangard, I jardin, I verger et deux terres (plus

de I ha)
8200

Meubles Plusieurs pièces, cuisine, greniers et écurie
dont : 3 chevaux, harnais, fourrage et paille, I voiture, I char, I charriot

(870 frs) et I vache, 2 porcs et outils dejardinage (355 frs)
3658

Stok et
matériel

mesures,
Matériel de fabrication de la brasserie

sacs, 486 petits tonneaux, 5 cuves, 32 tonneaux et 500 bouchons
de liège

Matériel de tonnellerie
2 balles de houblon

8_5 h ld 'orge
l8 pièces de bière de garde (162 hl)

52 hl de bière ordinaire
Total

I  190
2747

3 0
200
935

)zqv

_ 780
9t22

Ar.qent 98
Dettes act. -Une centaine de débitants de boisson et de particuliers dont une

cinquantaine de petites livraisons après la mort du brasseur (carte)
- Avances à Ia famille

Total

29.174

4689
33.863

Dettes pass -Emprunt au père et avance du frère
-8 ans de loyer

-Reste à payer de la maison
-Emprunt à St-Avold et au banquier Moise Cahen et fils

- Factures d'un lithographe et d'un négociant en grains de Metz
- 2 fact. de négoc. en houblon de Nancy et Strasbourg

-Fact. nabor. (maréchal f., fer et ferblanterie)
- Petites dettes à St-Avold

Total

4895
4000
3 t 8 5
2000
4885
3283
1029

24.009
Bilan + 30.932
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La chalandise du brasseur.Iean Jochum, en 1866
(Destination des livraisons)

CarlingJ'Hôpital
Warndt

Hombourg
Hellering

Neunkirch et
< Prusse >

50 km

o
Sarreguemines

27 larrr

Metz et
Moulins

43 km Pont-à-Chaussy

26 km

g Puttelange

Faulquemont

Altroff-Léning

20 km
Morhange

28 km

Le rayon géogaphique des livraisons s'était considérablement élargi et J.

Jochum allait chercher les clients (débitants de boisson et négociants) là ou ils se

trouvaient, dans les villes de plus grande taille (Metz) ou dans les secteurs animés

récemment par I'essor de I'industrie moderne (Wamdt industriel).

Autrement dit, l'élargissement de I'activité productive de cette brasserie

introduisait à St-Avold une industrie non banale, non orientée vers la simple chalandise

cantonale, mais destinée à approvisionner un marché régional sur 30 à 50 km de rayon.

Elle affrontait la concurrence de villes comme Forbach, Sarreguemines et Metz qui étaient

soit bien plus dynamiques que St-Avold, soit bien plus importantes. [l est probable que

I'arrivée des chemins de fer, par la diminution des coûts de transport qu'elle avait

introduite (directement vers Metz, Forbach et Stiring), avait fbrtement facilité I'extansion

de l'activité de Jochum.

St-Avold

o
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Les marchés exploités par Jean Jochum, d'après ses dettes actives repérables

Secteur géograpfuque Nombre de
coûrmunes

Nombre de
clients

Valeur des crédits accordés

St-Avold et environs 22 2582 I5-8o/o
Rural (sud et ouest) t 5 26 2 t76 I  J - J

Metzet Moulins les Mefz 2 9 2803 17,2
Warndt industdel

dont Forbach
Petite Rosselle
Stiring Wendel

Carlinp

t0 44
I8
I O
I
+

7967
tB79
3 202
I20 t
s03

48,9 o/o

Sarreguemines
Puttelange

Paris
I\4ourmelon

3
z

I
,)

5 8
74
86
?

Neunkirch et << Prusse >r 4 543 3,3 o/o

C'était un fabricant-grossiste, d'où I'importance du crédit aussi bien accordé

que sollicité602. Ce trait se retrouve chez Pister et Zimmerman bien que leurs

établissements aient été un peu plus modestes, n'aient visé (à voir leurs dettes actives) que

des clientèles proches, à peu près cantonales et exceptionnellement un peu plus lointaines.

Sur ce plan, constatons que ces artisans moyens, sifués dans une commune frontalière,

exportaient certes, mais finalement très peu.

En fin de compte, quelques artisans, comme notre analyse générale nous le

laissait pressentir, purent développer l'échelon technique ou géogaphique de leurs

activités.

Mais leurs dimensions t'urent limitées par Ie fbit qu'ils ne s'associèrent pas à

des notables, à des rentiers qui leur auraient permis d'investir beaucoup plus et de

rechercher des marchés plus lointains.

En etïet, les emprunts des trois artisans étaient des obligations notariales

nécessairement limitées par les capacités hypothécaires de leurs biens fonciers et

immobiliers.

602 Alors que les détaillants recourraient beaucoup moins au crédiq au XIXème siecle, et
contrairement au XVIIIème siècle.
60r Dans quelques villages cornme Moncel sur Seille, Bénestrof. Neufvillage.

Part des exportations et des ventes lointaines, d'après les crédits accordés

Dettes actives Totales Lointaines (plus de 40 km) Exportations
Pister (fer) 8445 Meurthe-' environ?o/o 0 0

Zimmerman
(chaussure)

2085 Dieuze moins de l0% 2s2 120Â

Jochum (brasserie) 29.t74 3346 rt.5 % s43 t .9  %
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Valeur des
emprunts

Vaieurs
immobilières

Part des emprunts
intrafamiliaux

Crédit à court
terme6o+

Pister l  8.500 20.000 0 1500
Zirnmerman 3617 15.000 ? l t17 500

Jochum 13.000 8200 4900 1000

En gros, on pouvait hypothéquer ses biens jusqu'à deux fois leur valeur ; en

tout état de cause, cela ne permettait pas de faire le bond en avant qui caractérisait le stade

industriel par rapport au stade artisanal. Aussi, ce qui a manqué à St-Avold ce n'est

probablement pas des artisans de qualité, mais bien plutôt des opportunités d'association

avec des notables, dont le nombre était restreint par les fàiblesses de la position

adrninistrative de la ville.

D'autre part, si quelques exemples de réussites relatives ont existé, la plus

grande part de l'artisanat a < fonctionné > au XD(ème siècle, exactement comlne au

XMIIème, par I'association d'un peu d'autosubsistance locale et d'un peu d'activités de

transformation. Celles-ci étaient d'autant plus accessibles à tout un chacun que le capital

investi dans le matériel, dans presque toutes les branches, était assez dérisoire. La valeur

de l'outillage était le plus couramment largement inférieure à 100 frs, seuls les maréchaux

fèrrants, devaient consacrer à leur matériel de 200 à 400 frs. De plus, très souvent, les

artisans n'avaient pas ou peu de dettes actives, souvent encore ils n'avaient pas de stocks.

Quelques prix d'outillages tires des inventaires apres deces au XIXème siècle
francsen

Date Métier Valeur des
outils

Total des meubles et
o/o des outils/meubles

8 À Semrrier 60
8 4 69 outils de tourneur 82
8 5 Cloutier 36 739 5 %
8 ) Maréchal Ferrant 400
8 o Fileuse de chanwe (épouse d'un iournalier) 4 166 2.s %
8 9 Cordonnier 48 993 5 %
8 9 Maréchal Ferrant 300 I 905 1 6 %
8 5 1 Fabricant de peignes pour tisserants l 0 703 t . 5  %
8 5 1 Maréchal Ferrant 198 l06 l r8.5 %
853 Chandellier 100 669 1 5 %
853 Charoentier 25 549 4.s %
866. Coutelier 50 1309 4 %

604 Accordé par le banquier naborien Moise Cahen et fils, que nous ne connaissons qu'au travers
des dettes passives des inventaires après décès naboriens.
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Ainsi, un fabricant de peignes pour les tisserands, habitant à Hornbourg-Haut,

en 1851, possédait 3 ha de terres, son logement et utilisait une machine tout équipée de 10

frs, aucun stock, aucune dette active.

Les exemples suivants permettent de situer la fbrtune moyenne des artisans

Iocaux, depuis la Restauration jusqu'au Second Empire.

L'inventaire de Nicolas Boussert, propriétaire (en fait, tisserand), 1816 fl)s

Actif Passif
Immeubles 1 maisor4 gange et écurie, I jardin et

3/4 de fauche€s de oré
3000 ?

Meubles dans 3 pièces, une cuisine, un grenier et une écurie
(dont une chambre à soldat. 9 fis)

578

Autosubsistance 1200 f de lard,460 f dejambon, 150 f de saindoux,
2 quartes de fmine, 4 vaches et 1 boeuf, 200 fbgots,

outils

18s9

Stock,
matériel

2 métiers à tisser
30 fagots et 4 bottes de chanwe bruq 2 f de lin

127 aunes de Paris de toile de chanwg 20 aune de
Paris d'étoupe

60
6

206

Deftes act. 0
Dettes oass 0

Bilan t 5709

L'inventaire d'un cordonnier d'environ 50 ans, 1819 606

Liquidation de la communâuté de biens de Nicolas Kieffer, tisserand
et de sa femme, 1866 607

Actif Passif
hnmeubles 1 part de maison, 3 jardins, 68 ares de terre (3

pièces)
1380

Meubles 284
Passif 207
Bilan |  1157

60j AD l\,toselle, 378 U 7, t 1 juin 1816.
606 AD N{oselle, 378 U 7, inventaire pris au moment du décès de l'épouse, elle laisse 6 enfants
entre 5 et 22 ans.
607 AD lr,toselle ,25 E 19, I er décembre | 866.

Actif Passif
hnmeubles 2 acquets 800 ?
Meubles 762
Stock et
matériel

Outils
Stocks : 18 peaurç 46 paires de souliers de femmes

et 23 paires de souliers d'enfants

48
t83

D. actives 6 débiteurs 215
D. passives 3 tanneurs de St-Avold

2 marchands de St-Avold
2 emorunts

576
70
640

Bilan +722?



La demoiselle Barbe Wiltz,lingère, 1865 6{rE

Actif Passif
lmmeubles I jardin et

l0 ares de terres
650 +
200 ?

Meubles habituels, presque rien de rural, estimésl07l fis et
vendus :

1322

Arsent 59
Dettes act. -2 prêts à un ancien blanchisseur et à un bijoutier de

la ville
-22 bonnes dettes (clientèle de laveuses, couhrières,

particuliers de la ville et environs
-créances irrecouwabl es

8850

J Z J

127
Dettes oass. frais de funérailles 231

Ililan -, I1.300

Inventaire après décès du coutelier Nicolas Karchern 1866 60e

3 1 5

On pourrait multiplier les exemples, aussi bien vers 1815 que vers 1865, dans

toutes les branches de fabrication, les bilans atteignaient couramment quelques milliers de

hancs, rarement 5000 et encore plus rarement 10.000 hs.

Cette faible intensité capitalistique assurait une bonne répartition de la

pauvreté mais ne pouvait déboucher sur un essor endogène de I'industrie.

Pourtant, St-Avold faillit se retrouver au centre de la spirale du progrès. Car le

ban urbain contenait une très grande fbrêt, site traditionnel d'implantations industrielles.

Ici comme ailleurs et même plus qu'ailleurs, les tentatives et les espoirs déçus ne

manquèrent pas.

608 25 E 50. Les femmes célibataires préféraient placer leurs économies en prêts plutôt qu'en biens
foncierq comrne le montre une autre demoiselle, Catherine Esch, sans profession, (25 E 52, 18
juillet 1867). Elle ne possédait qu'un jardin mais plaçait 2000 frs.
60e AD Moselle,25 E 19,22 décernbre 1866.

Actif Passif'
Immeubles 1 maison. 3 pièces de terre (46 ares) + de 4437
Meubles Meubles habituels.

Tour à filer, dévidoir et corbeille,
60 m de toile de chanwe (90 frs),

I pièce de toile en fabrication chez Ie tisserand (70 frs)
27 | de haricots, maïs et pois, 2 kg de lard, t kg de

saindoux,l5 quintaux de pommes de terre
Total

l 0 t 8
163

65

I 216
Stock,
outils

1 I ciseaux et paires de ciseaux, 9 couteaux divers et 6 de
table. outils (tour. enclume. étaux...)

63

Dettes act. -3 prêts locaux
Total

I  183
2s75

Dettes pass. -Reliquats de paiernent de la maison et d'un jardin
-20 dettes pour services et rnarchandises ou frais

funéraires
Total

3262
756

10 t8

Bilan + de 4303
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