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L I S T E  D E S  C O L L A B O R A T E U R S  AU T OME  D E U X I È M E
(L es  in i t ia le s  e n tr e  c r o c h e ts  [ ] in d iq u e n t l e s  a b r é v ia t io n s  u t i l i s é e s  par n o s  r é d a c te u r s .)

ZURICH: H . B r u n n e r ,  b ib lio th éca ire , W in terth ou r. [H. B r.] — 
Dr p hil. F e lix  B e r g h t o l d ,  Z urich. [F . B .] — Dr p h il. Cari B r u n ,  Zurich. 
[G. B .l — O skar E a r n e r ,  p a st., S tam m heim . — D ieth elm  F r k t z ,  Zolli- 
k on . [D . F .] — Joh an n es F r i g k ,  H errlib erg . [J. F.] — Dr L. F o r r e r ,  
W in ter th ou r. — Dr p h il. E dw in  H a u s e r ,  ad jo in t aux a rch ives  d ’E tat, 
Zurich. [E . H sr .] — Prof. Dr Friedrich  H egi, R u esch lik on . [F . H.] — 
E u g en  H e r m a n n ,  a rch iv is te , Zurich. [E . H.] — W . H i l d e b r a n d t ,  B u lach .
— Dr Guido H o p p e l e r , E g g . — A lb ert K e l l e r , R ich tersw il. [A. K .]  — 
D r phil. A nton L a r g i a d è r , Zurich. [A . L . ]  —  D r  Hans M œ t t e l i , Zurich. 
(II. M .] — Arnold M u l l e r , Z u rich . [A . M.] — Dr Franz S c h o c h , Glaris- 
e g g . [F. S .] — Dr p h il. E u i ì I S t a u b e r , Z u rich. ( E .  St.] — G, S t r i c k l e r , 
in s titu teu r  à l'éco le  secon d aire , G rü n in gen . — M. U l r i c h , Zurich. 
[ M . U .]  — W illy -L . W u h r m a n n , pasteur, A rbon. [W .-L . W .]

BER N E : Dr R ud. W e g e l i ,  directeu r du M usée h istorique, Berne. 
[ R . W .] — Prof. Dr Ed. B a e h l e r ,  p asteu r , Cham pion. [E B .] — Alfred  
B æ r t s c h i ,  in s t ., B erthoud . — B a l t e n s p e r g e r ,  Berne. — F. B l a t t e r ,  
B ern e . — W . B oss, m aître au T echn icum , Berthoud. — G. B u c h m ü l l e r ,  
p asteur , H u ttw il. (G. B .] — Dr H ein r. D ü b i ,  réd. de l’A nnuaire du Club 
a lp in  su isse , Berne. [H ch. D .l — Prof. Dr R . F e l l e r ,  B ern e . — Dr Ad. 
F l u r i ,  prof, à l ’E co le  norm ale, Berne. (A . F .] — Dr H. F l ü c i c i g e r ,  B ern e .
—  Dr. P . F l ü c k i g e r , Berne. — V ictor  de G r a f f e n r i e d , Berne. — Dr R .  
H u b e r , b ib lio th éca ire , T houne. — S . I m o b e r s t e g , m aître secon d aire , 
B erne. (S . I .] — E . K a s s e r , p asteur , R ohrbach. — J. K e l l e r - R i s , ancien  
recteu r, Berne. [K .-R .] — G  K e l l e r - D ü r s t , T h ou ne. — Dr R .  K i e s e r , 
B erne. — Dr E . K u r t h , B erne. — J . L a n g h a r t , B a n g erten . [L.] e t [J. L.]
— R . M a r t i - W e h r e n , in stitu teu r , B erne. [R . M . - W .] — Jos. M e s s i n g e r , 
B erne. — Dr W ilh .-Jos . M e y e r , b ib lio th éca ire , B erne. [W .-J. M.] — 
H. M o r g e n t h a l e r , in s titu teu r , B erne. [H. M .] — Dr R . N i c o l a s , Berne.
— E. S c h n e e b e r g e r , B erne. — A. S c h r a g , in sp ecteu r  des éc o le s  secon 
d a ire s, B erne. — Dr E . S c h w a r z , B ern e . [E . S .] — Prof. Dr S . S i n g e r , 
Berne. — F. S t æ h l i . — Dr P au l W æ b e r , B erne. — P . de S t e i g e r , 
B erne. — Dr M. S u l s e r . [M. S ir.] — Dr O. T s c h u m i , prof., B ern e . [0 . T.]
— Dr L . von  T s c h a r n e r , co lo n e l, B erne.

JU R A  BERNOIS : G. A m w e g ,  S ecréta ire  de la S ocié té  ju ra ssien n e  
d E m ulation , Porren tru y. [G. A .] — Dr P .-O . B e s s i r e ,  prof., P orren -  
tru y . [P . O . B.] —  W ern er  B o u r q u i n ,  B ienn e. [W . B.] —  A bbé A . D a u -  
c o u r t ,  A rch iv iste , D elém ont. | A. D .] — Dr H. J o l i a t ,  m éd ecin , La 
C h a u x -d e-F o n d s. (H. J . ]  — E .  K r i e g ,  p asteu r , G randval. [ E .  K . ]  — Dr
A. S c h e n k , prof, à  l ’E co le supér. d e  com m erce, B erne. [A . S ch .i — Prof. 
Dr R. Z eller, B ern e . [R . Z.]

LUCERNE : P .- X .  W e b e r ,  arch iv iste  can t., L u cern e . [P .-X . W .] —
G. von  V i v i s , major, L ucerne, [v . V . ] — P rof. Dr Seb. G r ü t e r , L ucerne.
—  Dr P au l H i l b e r , directeur de la  B ib liothèqu e b o u rg eo ise , L u cerne. 
[P . H.] — T* S. K a u f m a n n , C hanoine, B erom ünster. — H. de S e g e s s e r - 
de B r u n e g g , con s, de lé g a tio n , C ologn e. — Jos. T r o x l e r , recteu r, 
M ïm ster . [J. T .]

U R I : Dr Ed. W y m a n n ,  arch iv iste  d ’E tat, A lldorf. [E . W".] — Joseph  
F u r r e r ,  an cien  landam m ann, S ile n e n . —  A rm in L u s s e r ,  in g én ie u r , 
F rib ou rg . — Joseph  M ü l l e r ,  cu ré de l'H ôpital, A ltdorf. [J. M ., A .] — 
Dr K arl G i s l e r ,  A ltdorf.

SCH W YZ : P. R .  H e n g g e l e r ,  a rc h iv is te , E in s ied e ln . [R -r.] — Do
m in ik  A u f  d e r  M a u r ,  S ee w en . [D . A . ]  — M . D e t t l i n g ,  S ch w yz. (M. D .]
— v. R e d i n g , S ch w yz . — Prof. P au l R e i c h m u t h , S ch w yz. — C . S c h æ t t y , 
S ieb n en .

U N T E R W A L D  : Dr R ob. D ü r r e r , a rch iv iste  d ’E tat, S tan s. [R. D.]
— AL T r u t t m a n n , ancien  amm ann de d is tr ic t , S arn en . [AL T.] — Dr P. 
Ignaz H e ss , E n g e lb erg . [I. H.]

G L A R IS : Dr. Ad N a b h o l z ,  recteu r, Glaris. [N z.] — J .-J . K u b l y -  
M ü l l e r ,  G laris. [J.-J. K.-M.]

ZOUG : f  A . W e b e r ,  ancien  landam m ann, Zoug. [A . W .] — Dr W ilh .-  
J os. M e y e r ,  B ern e . [W .-J . M.]

FRIBOURG : T obie de R æ m y ,  arch iv iste  d ’E tat, F r ib ou rg . — Abbé 
F. D u c r e s t ,  directeu r de la B ibi, u n iv ersita ire , F rib ourg . [F . D .] — 
P au l A e b i s c h e r ,  F rib ourg . [P . A . ] — A. d ’A m m a n n ,  F rib ou rg . [A. d ’A.]
—  Dr A. B ü c h i , prof., Frib ourg. —  Dr G. C a s t e l l a , p rofesseu r, F r i
b ourg. [G. Ca.] — G eorges  C o r p a t a u x , sou s-arch iv iste  d ’E tat, Fribourg. 
[G. C x.j — P . A thanase C o t t i e r , F rib ourg . — M gr. G u r r a t , B esen cen s.
— Séraphin  D u b e y , curé, B elfau x . — E .  F r a g n i è r e , rédacteur, Fri
b ourg. — Dr Jos. J o r d a n , professeu r au c o l lè g e  S a in t-M ichel, F ribourg.
—  M gr. J .-P . K i r s c h , F rib ourg. [J .-P . K .] —  M. M u s y , prof., F ribourg.
— Dr C. M Ü L L E R , prof., N eu ch âtel [C. M .]  — Mlle J. N i q u i l l e , Frib ourg. 
[J. N .] — C hanoine P h i l i p o n a , C h ate l-S t.-D en is — Dr G. S c h n ü r e r , 
p rofesseu r, F ribourg. — Dr A u g . S c h o r d e r e t , Frib ourg. [A ug. S ch .] — 
R om ain de S c h a l l e ^ ,  F rib ou rg . [R . S .] —  L. S c h n y d e r , Berne. —  
P. A . S t e i g e r , aum ônier du co u v en t de la M aigrau ge, Frib ourg. —
F. T h é v o z , c h e f  d e  serv ice . D irection  de la P o lice  can ton a le , Fribourg.
—  Bernard de V e v e y , F ribourg. [B. de V .]  — H ubert de V e v e y , F ri
b ourg . I H V .]  —  P ierre de Z ü r i c h , F ribourg.

SOLEURE : D rJ. K æ l i n ,  a rch iv is te  d’E tat, S o leu re  [J .K .] — Dr Hugo  
D i e t s c h i ,  S tadtam m ann, O lten . [H. D ] — F. E g g e n s c h w i l e r ,  in stitu teu r, 
Zuchw il. [F . E .] — Dr A. R e c h n e r ,  chanc. d’E ta t, S o leu re . [A. L .]— Prof. 
Dr E. T a t a r i n u f f ,  S o leu re . [E. T . ] —  de V i v i s ,  m ajor, L ucerne, [v. V .] 

B A L E -V ILLE e t  B A L E -C A M P A G N E  : Dr Carl R o t h ,  bib lio
th éca ire  à la  B iblioth. u n iversita ire , B ale . [C . R o . ]  — Dr Otto G a s s ,  b ib lio 
th éca ire  can ton al, L ie sta l. [0 . G.] — Karl G a u s s ,  p asteu r , L iesta l. —  
Dr A ug. B u r c k h a r d t ,  Bàie. I A. B.] — L .-E . I s e l i n ,  p asteur , R ieh en . 
[L .-E  1.]

SCH AFFH O USE : Dr H. W e r n e r ,  arch iv iste  d'E tat, à  S ch affh ou se , 
[H. W .] — H. W a n n e r - K e l l e r ,  in s t ., Schaffhouse. [W .-K .]  — Dr Fritz  
R ip p m a n n ,  arch iv iste  de la  v il le ,  S te in  s. R h in .

A P PE N Z E L L  : Dr A. M a r t i ,  b ib lio th éca ire  can ton al, T rogen. 
[A . M.] — Dr R. S c h u d e l - B e n z ,  Z ü rich . [R . S ch .-B  ]

SA IN T -G A L L  : Prof. Dr PI. B ü t l e r ,  S a in t-G a ll. [BL] — J. G e e l ,

in s titu teu r , S a in t-G a ll. — Prof. Dr H a g m a n n ,  S aint-G all. [H g.] — C. 
H e l b l i n g , secré ta ire  de la v il le , R app ersw il. —  J.-J. M ü l l e r , l or arch i
v is te  du ch ap itre , S aint-G all. [J. M.] — M. S c h n e l l m a n n , greffier, 
R a p p ersw il. —  Dr W ern er N æ f , Saint-G all.

GRISONS : Dr L. Joos, p rof., C oire. [L. J .] — J. B a t t a g l i a ,  arch i- H 
v is te  de l’évêch é, C oire. [J. B .] — Dr J. G a h a n n e s ,  prof., Coire. [Chs.]
— Dr C. G a m e n is c h , d irecteu r, F e tan . — G. C o n r a d , secré ta ire  de la 
Lia R om antsch a , Coire. — Dr U . C o n r a d , Coire. — P . Notlcer C u r t i , 
D isen tis . [P. N. C.] — Dr C. J e c k l i n , recteur, Coire. [C. J.] — Dr F. J e c k - 
l i n , arch iv iste  d ’E tat, Coire. [F . J.] —  A nton M o o s e r , M aienfeld . [A . M.]
— Dr F . P i e t  h , b ib lio th éca ire , Coire. [F . P .]  — Prof. B. P u o r g e r , Coire.
[B. P .] —  P . N ik . von S a l i s , O ttobeuron. —  Dr G. S c h n e e l i , Zurich. —
T. S e m a d e n i , p asteu r , C elerina. [T. S .] — J .-J .  S i m o n e t , C hanoine, Coire.
[J. S .] — F . S p r e c h e r , pasteur, K u b lis. — J. R. T r u o g , doyen , Jenaz. 
[J .-R . T.] —  Dr M. V a l è r , a rch iv iste  de la v il le , Coire. [M. V .] —  P.-A . 
V i n c e n z , major, T ru n s. [P . V.]

A R G O V IE : F r itz  W e r n l i ,  ancien  b ib lio th éc ., L au fen bou rg. [F .W .]
— E. F r ö h l i c h , p asteur, B ru gg . [E . F .] — Th. G r æ n i c h e r , arch itecte , 
Z ofingue. [Gr.] — Dr A. H e l b l i n g , A arau. [A. H lg .] — f  Konrad K u n z , 
chapela in , M e llin gen . — Dr O. M i t t l e r , G ränicnen. [O. M.] — Dr H. 
R o s e n b e r g e r , T u rgi. [II. R .] — G. W i e d e r k e h r , W oh len . [G. W .] —
Dr 0 .  Z ü r c h e r , Baden. [O. Z.]

TH URG O VÌE : F . S c h a l t e g g e r ,  arch iv iste  cantonal, Frauenfeld ,
[S en .] — Prof. Dr Th. G r e y e r z , F rauenfeld . [Gr-z.] — P rof. Dr A.  ̂
S c h e i w j l e r , F ra u en fe ld . —  F. W i l l i , R orschach.

TESSIN : Dr C élestin  T r e z z i n i ,  p rofesseu r à F rib ourg . [C. T.]
V A U D  : M axim e R e y m o n d ,  arch. d 'E tat in tér ., L au san n e. [M. R .] — 

Arnold B o n a r d ,  jo u rn a lis te , L au san n e. [A . B .] — E. B o n j o u r ,  con ser
vateu r du M u sée d es B eaux-A rts, L au san n e. —  V . - H .  B o u r g e o i s ,  ch â
teau  de Giez. [V .-H . B .] — G.-A. B r i d e l ,  éd iteu r , L au san n e. [G.-A. B.] X
— Ph. B r i d e l , L au san n e. [Ph . B.] — A. B u r m e i s t e r , prof., P ayern e. [B.]
— E. C o r n a z , L a u sa n n e .— Dr Ch. G i l l i a r d , prof., L au san n e. — R . G r a s 
s e t , G hevroux. [R . G.] — M aurice M i l i .io u d , L au san n e. — E u g . M o t t a z , 
d irecteu r du DHV, L ausanne. [E u g . M.] — *f- A. de M o n t e t , Corseaux  
s. V evey. [A. de M.]

V A L A IS : Dr Leo M e y e r ,  arch iv iste  cantonal, S ion . [L. Mr.] — J.-B. 
B e r t r a n d ,  p harm acien , C hexbres. [J .-B . B.] — J.-Ch. de G o u r t e n ,  bibl. 
can t., S ion . [Cn.] — D ionys I m e s c h ,  ch an oin e, S ion. [D. 1.] — E . T a m i n i ,  
cu ré , B ex . [Ta.]

N E U C H Â T E L  : L. M o n t a n d o n ,  a rch iv iste , N eu ch âtel [L. M.] — 
Pierre F a v a r g e r ,  avoca t, N eu ch âtel. [P. F .] — Ju les L e  C o u l t r e ,  pro
fesseu r , N eu ch âtel. — A. P i a g e t ,  a rch iv iste  d 'Etat, N eu ch âtel. [Â . P . ]
— L ouis T h é v e n a z , arch iv iste , N eu ch âte l. [L. T.]

GENEVE : C harles R o c h ,  sou s-arch iv iste . [C R .] — A ntony B a b e l ,
Dr en so c io lo g ie . — E dm ond B a r d e . [E. Be.] — F rédéric B a r b e y , minia
tre de S u isse  à B ru x e lles . [F . B .] — V ictor van B e r c h e m , Dr. phil.
[V . v . B.] — Louis B l o n d e l , arch éo logu e can ton al. [L . B.] — M aurice  
B o u b i e r , Dr ès sc ien ces. — E .-L . B u r n e t . [E. L. B .] — Paul G h a p o n n i è r e ,
Dr ès le ttre s . [P . G.] — Edouard C h a p u i s a t , d irecteu r du J o u rn a l de 
G enève. [Ed. Ch.] — A lbert C h o i s y . [A. Ch.] — E u g . C h o i s y , prof. [E. G.]
— A ndré C o r b a z , Ju ssy . [A. Cz.] — H enri D e n k i n g e r , p ast. [H. D.] — 
H enry D e o n n a , Dr en droit. [H. D a.] — A. D ü c k e r t . — T héodore Hœ x .
[Th. F.] — H. F r i d e r i c h . [H. F .] — M .-L. de G a l l a t i n . [M .-L. G.] — 
F rédéric G a r d y , dir. de la B ibliothèque p ub liq ue. [F . G.] — 0 .  H a s s l e r .
[0 . H.] — -J- Otto K a r m i n . [O. K.] — U ly sse  K u n z - A u b e r t . [U . K .] — js, 
Dr P .-L . L a d a m e . [P .-L . L.] — D avid L a s e r r e , lie . ès  le ttres , Lausanne.
D. L .] — Paul-E . M a r t i n , arch iv iste  d ’E tat. [P .-E . M.] — Henri N æ f .
H. N .] — Marc P e t e r . —  A lfred  S c h r e i b e r , G enève. — E m ilie  T r e m -  

b l e y . [E . Tr.]
C o l la b o r a t e u r s  g é n é r a u x .

P ietro  A i r o l d i , arch ., L u gan o. — G ust. A t t i n g e r , prof., N eu ch âtel.
—  Je-V e A t t i n g e r , N eu ch âtel. — Dr H. B æ c h t o l d - S t æ u b l i , Bàie. [H .
B .-St.] — Prof. Dr Ed. B æ h l e r , pasteur, Champion. [E  B .] — G. B a u m - 
B ERG ER, cons, n at., Zurich. — Prof. Dr F. B e c k e r , co lon e l, Zurich. —
Dr A lbert B e l m o n t , con s, nat , Bàie. — Dr Ch. B e n z i g e r , Berne. [C. Bzr.]
— A. B e r r à , lie . ju r ., secrét. des organ isa tion s ch ré tien n es  soc . g e n e v ., 
G enève. — B ü r g i , v étér in a ire , Berne. — -j- L ou is G o u r t h i o n , G enève.
[L. C.] — P . D e s g o u t t e s , G enève. — Dr H. F l ü c k i g e r , B erne. — D. L.
G Ai,BREATH, B au gy sur C lärens. — Dr Frida G a l l a t i , G laris. — E. G e r b e r , 
a ssista n t au M usée n ational, Zurich. [E. G.] — Dr M. G o d e t , dir. de 
la Bibl. n at., B erne. [M. G.] — P . G r e l l è t , B erne. [P . G.] — Dr O. 
von  G r e y e r z ,  B erne. [O. v. G.] — E . H a h n , a ssista n t au M usée national. 
Z u rich . [E. IL] — Dr M .-L. H e r k i n g , B erne. [M .-L. H .] — W . H e r z o g , >, 
p asteur, L aufon. — Prof. Dr E . H o f f m a n n - K r a y e r , B àie. [E . H .-K .] — 
C arl-P . H ü b s c h e r . — Dr Jean H u r n y , prof., N eu ch âtel. [J.H . ] — Dr Léon 
K e r n , B erne. [L. K .] —  H. K e s s l e r , Z urich. —  Dr K urt L e s s i n g , Berne.
— 0 . L ü t s c h g . in g én ie u r , Berne. — Dr Alb. M a a g , B ien n e. — Dr C. 
de M ANDACH, Berne. —  Dr H . M e r z , B erthoud . —  J. M ö h r , C hef de
la section  de Im m igration, B erne. — P rof. Dr Karl N e f , Bâle. —  A. V 
P i a g e t , arch iv iste  d ’Etat, N eu ch âtel. [A . P .] — Dr H. R e n n e f a i i r t , 
B erne. — M. R ö t h l i s b e r g e r , con su l de Colom bie, Berne. — A. R u f e r , 
M ünchenbuchsee [A . R .] — S c h e l l i n g , p asteur, Saint-G all. — Dr H . 
SCH N EID ER , Aarau. -- Le S e c r é t a r i a t . [L. S  ] — H. S p i n n e r , prof., 
N eu ch âtel. — M gr. F . S t e f f e n s , prof. Frib ourg. — Dr. K. S t e t t l e r , 
B erne. — H einr. S t i l h a r t , E in sied eln . [S t.] —»D r Karl S t u c k i , B erne.
[K. S t.] — Prof. Dr E . T a t a r i n o f f , S oleu re . [E. T .] — Prof. Dr T h o r 
m a n n ,  Berne. —  E. T i s s o t , La C haux-de-Fonds. —  Dr H. T r i b o l e t , 
B erne. [H. T r.] — Prof. Dr 0 .  T s c h u m i , B erne. [O. T .] — Prof. Dr H. 
T ü r l e r , D irecteu r des A rch ives féd éra les, Berne. [H. T .] — M ajor P . de 
V a l l i è r e , M ont su r  R olle . — Dr D. V i o l l i e r , v ice-d irecteu r du M usée  
n ation a l, Z urich. [D. V.] — P . A. W a g n e r ,  S tan s. — Dr E . von W a l d -  
k i r c h , B ern e . [E . v. W .] — Dr A. Z e s i g e r , B erne. [A. Z.]

V



E R B A T A  DU T O M E  II

B A S L E R  A N Z E IG E R . Page 8, ligne 2, lire : paraît 
I, une  fois par jour.

B A S L E R  N A C H R IC H T E N . Page 8, ligne 3, lire : 
paraît actu ellem en t 11  fois par sem aine.

B A T T A G L IN I . Page 12, col. 2, n° 5, ligne 7, lire : 
1893-11108.

B A V IE R  (B A W I E R ) . P age 21, prem ière ligne, sup
primer : Fam ille noble originaire de B avière et rem 
placer par : « La sim ilitu d e du nom  a fa it supposer à 
quelques historiens que les B. seraient originaires de 
B avière. D ’autres, ainsi que la fam ille elle-m êm e, 
croient q u ’ils v ien n en t de B ologne, m ais les preuves 
m anquent aussi. » R eçue à ...

B E C K E N R I E D , B E G G E N R I E D . Page 31, ligne 3, 
lire. A rm oiries: de gueules, et non d ’azur. —  Page 31, 
col. 2, prem ière ligne, a jouter avan t la b ibliogra
phie : B . est le lieu  de fondation  du Schw eiz. P iu s-  
verein . —  A jouter : L ’église a été constru ite en 1790, 

l  consacrée en 1807. dos. Durrer, hôtelier de l ’hôtel Sonne»
à Beckenried, fu t un des prem iers à introduire l ’industrie  
hôtelière dans la région du lac des Q uatre-Can tons. 
Beckenried eut à souffrir à m aintes reprises des dé
bordem ents du torrent. —  Voir Od erm att : D ie P farr-  

\ ldrche in  B eggenried . —  W ym ann : D ie B urgerbrüder-
schaft zu  B .

B E R C H T O L D . Page 63, E . C anton  de Z u r ich , ligne 
10, lire : 1858 au lieu de 1855.

B E R G Ü N . Page 69, ligne 5, lire S u is  au lieu de 
Schuls. — Ligne 12, lire : 1327 B urgünne. —  Col. 2, 
ligne 12 depuis le bas, lire : En 1579 au lieu de 1599.

B E R N A S C O N E . Page 74, B ibliographie, ligne 2, 
lire : A N S  1914 au lieu de 1918.

B E R S E T  M Ü L L E R  (F O N D A T I O N ) . P age 136, 
ligne 5, lire : chrétiens au lieu de protestan ts.

B E R T H E . P age 137, légende de l ’illu stration , lire : 
G randeur naturelle  et non : R éduit de m oitié.

B E R T H E R . P age 139, ligne 5. Arm oiries, lire : 
d ’or à un ours de sab le...

B E R T H I E R . Page 140, légende  
du p ortrait, lire : Johannot.

B E R T H O U D . Page 144, légende  
du portrait de F erdinand B ., lire : 
D ’après u n  pastel au lieu de : por
trait à l ’huile.

B E T T  IN I. Page 154, ligne 2, 
lire : T u r in  au lieu de : T unis.

B E U  R N  E V E S  IN . Page 156, li
gne 22, lire : 1802.

B L U M E R . Page 213, ligne 9, lire: « A rm o irie s  prim iti
ves : d ’argent à trois roses de gueules  
figées et feu iliées de sinopie, bouton
nées d ’or m ouvan t de trois m onts 
de sinopie. » V ariante : d ’or à un lys.

B Œ S C H . Page 222. Légende de la 
m édaille, lire : P résident W irth- Sand, 
m édaille par A ugust B œ sch .

B O N  D O . Page 232, ligne 16, lire 
Z onca au lieu do Lonca.

B O N G A R S . P a g e 233, lignes 6 et 7, 
lire : rev in t à Jacob  G ravisset, fils du 

banquier et joaillier R ené Gravisset à S trasbourg; en 
: 163 2 , Jacob fit don ...

B O N  IV A R D . Page 235, légende do la signature,
lire : 22 déc. 1549.

B O N N E T . Page 238, ligne 1, lire : fam ille orig inaire du  
D auph inê , fixée à Bursins en 1688... —  Ligne 19, avant  

s, il" 2, lire : La fam ille  de B éth a n ie , C o m m union  avec
Jésu s, etc. Son œ uvre principale est son C om m entaire
su r le N ouveau  Testam ent, l rn éd. 1846-1855, 2 e éd. 
1875-1885. —  Ligne 24, lire : 1874, et à l ’université de 
M ontpellier dès 1881, m em bre correspondant...

B O N S , d e . P age 238, ligne 5, au lieu de : La fam ille  
valaisanne com pte deux ram eaux, l ’un de Sion, a ttesté  
pour la prem ière fois à Savièse , en 1210, l ’autre reçu ..., 
lire : D ans le Valais une fam ille d e  B o n a ,  d e  B o n z ,  
D e b o n s ,  apparaît à Sion et Savièse au X I V e s.,

tandis que les d e  B o n s ,  originaires d e  Savoie, se 
rencontrent à Saint-M aurice au X V I e s. Ceux-ci ont été 
reçus...

B O N S T E T T E N , d e . Page 239, ligne 2, lire : ori
ginaires du Z ü rich g a u . —  Ligne 32, ajouter après 1333- 
1360 : Voir H e r m a n n .  —  Ligne 7 depuis le bas, lire : 
acquit en 1434 la bourgeoisie de Zurich et m ourut 
vers 1461.

B O S S A R D . P age 251, col. 1, E. C anton  de Zoug,
ligne 10, lire : L au fen b o u rg  au lieu de Laufon.

B O T T A , G r a z i o s o .  Page 255. D’après M. A d. Sol
dini. le fondateur des ateliers fratelli B otta de Pétro- 
grade serait Francesco, 1820-1903, frère de Grazioso.

Page 270. A près l ’article B O U R G E T , ajouter :
B O U R G K N E C H T . Voir BURGKNECHT.
B O U R Q U I . Page 277, ligue 15, lire : professeur au  

collège de D elém ont 1868.
" B R E M G A R T E N . Page 293, légende de la v ign ette , 
lire : Brem garten (A rg o v ie ) .

B R O C . Page 304, ligne 12 depuis la fin de l ’article, 
lire : d atan t de 1800.

B R Ü S T L E I N , B R Ü S T L I N  , B R U S T E L L IN . 
P age 321, col. 2, ligne 4, lire : du G urten, B ru n n en -  
M orsrhach, et du lac de T houne.

B Ü L A C H . Page 338, col. 2, dernière ligne, lire : 
Les von  Tengen et les G radner en furent patrons. —  
Page 339, supprim er lignes 1 et 2 ju sq u ’à : H ans W ald
m ann posséda la collation  quelque tem p s... —  Page 339, 
IV , ligne 7, lire : 1899.

B U R G K N E C H T , B O U R G K N E C H T . Page 353, 
col. 2, ligne 28, lire : propriétaires des Tanneurs. —  
Légende du portrait L. B. ajouter : D ’après un tableau  
à l ’huile de Locher. —  Page 354, ligne 2, lire : préfet 
de Rom onl et de la S ingine. —  Ligne 3, supprim er : 
1863 a vocat à R om on t. —  Ligne 24, lire : Chausse 
et non Chausson.

B Ü R G L E N , B Ü R G L E R , v o n . R em placer l ’article 
par celui-ci :

Fam ille paroissienne de Lungern, qui a com pté, à 
l ’origine, des m inistériaux des barons de W olhusen. 
A rm o irie s , de 1385 : coupé, au 1, à une tê te  de 
dragon crachant du feu, au 2, palé de sept pièces. 
De 1482 : une tour crénelée m ouvant d ’un  m ont à 
quatre coupeaux. La fam ille est m entionnée dès 
1376 ; elle jou issa it d ’une situ ation  en vue. —  1. 
H e i n r i c h ,  de 1381 à 1385, bourgeois de Lucerne. —
2. H e i n r i c h  (1467 à I486), landam m ann 1478, 1481, 
i4 8 6 . Il fu t com prom is dans l'affaire A m stalden , com m e  
chef spirituel du sou lèvem ent des gens de l ’E ntlebuch  
contre Lucerne et dans les intrigues de Milan contre 
l ’évêque de Sion, J o st von  Silinen, qui l ’accusa d ’une 
ten ta tiv e  d ’em poisonnem ent. Il b â tit sa m aison sur les 
ruines de R udenz. Fondateur de la prébende de vicaire  
à G iswil. La fam ille s ’éteign it avec son fils, H e i n r i c h ,  
en 1501. —  Durrer : K u n std en k , von U nterwalden, 78. 
—  B ruder K la u s . —  J S G  X X X V . [R . D .]

C A  =  C A S A . Page 379, ligne 7 depuis la fin, lire : 
Ga- Zêsch, etc.

C A B A N I S , d e . P age 379, ligne 7, intercaler avant 
il" 1 : Les de C a b a n i s - O g g i e r ,  qui s ’établirent à Loèche 
au X I V e s. pour ne conserver que le nom  de O g g i e r  
( O t s c h i e r )  ; voir ce nom .

C A M E N IS C H . Page 391, avant-dernière ligne, ajou
ter après la parenthèse : bourgeoise de la v ille de Coire 
dès 1651.

C A M IS IO , Page 393, première ligne, lire : Carnisio  
au lieu de Carnisio. La place de cet article va  à page 416, 
après Carnevali.

C A N I S IU S . Page 399, ligne 7 depuis la fin, lire : 
Braunsberger : B . P . C a n is ii E p is tu la e  et A cta .

C A P IT O . Page 402, ligne 2, lire : de K apfel, et : 
t  1541.

C A P O L . Page 408, ligne 12, lire : ses m em bres furent 
présidents de la L ig u e  et nom bre d ’autres...

C A P P O N I . Page 410, n» 2, ligne 2, lire : 1843-1884  
au lieu  de 1846-1883.



VI E R R A T A  D U  T O M E  II ( S U I T E )

C A R A T E -G L A S S O . P age 413, lire: Carate-O lasso.
C A R L O . P age 415, ligne 7, lire: [C. T.] au lieu  de 

[V. T.],
C A R O N  I. P age 417, ligne 3, lire : à un s e n e s i  rochòrc.
G A T T . P age 445, ligne 4 depuis la fin lire : Voir 

U nterh a ltu n g en  m it F riedrich  dem  Grossen.
C E N S I . Page 454, n° 2, ligne 2, lire * à Lam one  

27 ju il le t  1837, f  'à  B reganzona  l i  août 1910.
C E R V IN . E n su ite  de n o u v ea u x  renseignem ents, l ’ar

tic le  page 462 doit être rem placé par le te x te  su ivan t :
La prem ière m en tion  du C er v in  se trouve dans l ’ou

vrage de P ingon , de 1581, sous le nom  de C ertinus  
m a x im u s  m ons  (le t est probablem ent une erreur ty p o 
graphique pour v). En 1644 M onte  S ilv io , en 1682 Mons 
Sylv ius, voir Z erm a tt in  a lten  Z eiten  dans J S A C  1923. 
D éjà en 1858, on te n ta  sans succès son ascension par 
l ’arête Sud-O uest sur le versan t ita lien . En 1860 les 
Parker, p artant de Z erm att, arrivèrent à 3660 m . sur 
la face N ord -E st. Le 14 ju ille t 1865, après do nom breu
ses ten ta tiv es , W him per parvenait au som m et du Cer
v io . M alheureusem ent la descente tourna au désastre. 
Le 17 ju ille t su ivan t, l ’ingénieur ita lien  F . Giordano 
en voya  trois gu ides, Jean -A n to in e  Carrel, J .-B ap tiste  
B ich et J .-A . M eynet, faire une nou velle  ten ta tiv e  et 
l ’abbé Goret se jo ign it à eux ; seuls Carrel et B ich a tte i
gn irent la cim e par l ’arête Sud-O uest. L ’ascension fu t re
n ouvelée le 14 août 1867 par Crauford (Craufurd) Grove, 
le 25 ju ille t 1868 par E lliot, m ais par le versant Nord- 
E st. En 1879 M um m ery, accom pagné des guides A. 
B urgener, A. G entin etta  et J . P etrus, réussit la 
prem ière ascension  du Cervin par l ’arête de Z m utt. 
D epuis lors, l ’ascension du Cervin a été fa ite  sou ven t, 
non sans causer plus d ’un accident m ortel : M oseley  
en 1879, B orckhardt et Göhrs en 1890, Seiler 1893, 
Miss Bell et le D r Black en 1901. La prem ière traversée  
du Cervin, de la vallée de B reuil (Ita lie), à Zerm att, 
fu t effectuée par le physicien  et professeur J . T yndall 
en 1868 ; la  prem ière ascension d ’h iver, par le versant 
Sud, date du 16 m ars 1882. —  Voir E . W him per : 
Escalades dans les A lp e s , 1871. —  Idem  : G uide à 
Z erm att et au  C ervin , 1911. —  W . A . B . Coolidge : 
A lp in e  s tud ies. —  A. F . M um m ery : M es escalades dans  
les A lp e s  et le Caucase 1903. —  Th. W undt : D as 
M atterhorn. —  G. B ey  : Le M o n t C ervin. —  Coolidge : 
Il Cervino nella  storia fino al 1800, dans la R iv is ta  
m ensile du  C. A .  I .  1912, v o l. X X X I . —  Ch. Gos : 
L 'histoire du  Cervin p a r l ’im age.

C H A B E R T . Page 463, ligne 4 depuis le bas de la 
page, lire : d ’après Besson : de gueules au  lion  ram pan t 
d ’or. —  Galiffe et Gautier.

C H  A IVI F  V E N T , de. Page 473, ligne 5, lire : à la  
fasce de gueules haussée, au lieu  de : au chef d ’argent 
chargé d ’une aigle ép loyée de sable.

C H A N O I N E S . P a g e 475, col. 1, rem placer les lignes 
2 à 5 par : 1. A ux m em bres de certaines congrégations 
religieuses a in si les Chanoines réguliers de Sain t-A ugus
tin et les P rém ontrés. Voir ces art.

C H A N O I N E S  R É G U L IE R S  D E  S A I N T - A U -  
G U S T I N . Page 475, ligne 12, lire : Prêtres qui ont 
prononcé les trois v œ u x  h ab ituels et supprim er (sauf 
celui de pauvreté).

C H A R B O N N E T . Page 478, lire : D u Grand Conseil 
de G enève 1901-1913, conseiller d ’É ta t 1903-1915.

C H A R IA T T E . Page 478, lire : F r a n ç o i s - . I a c q u e s -  
JO SEPH , de D elém ont 1700-1765, fu t le 4 3 e prévôt de 
M outier-G randval de 1763 à sa m ort. —  M ülinen : 
R a u r. sacra. [A . S ch .]

C H A R R IÈ R E , d e . P age 481, col. 2, ligne 3 depuis 
la fin de l ’article, lire : * 7 août. 1846.

C H  A S T E L L A  IN  Page 483, col. 1 et 2, supprim er 
le n° 2 : F r a n ç o i s ,  fils du n° 1, e t changer les n 06 ju s
qu ’à la fin.

C H Â T IL L O N , d e  C H Â T IL L O N . Tage 491, col. 1.
A. C a n to n  de F r ib o u r g , n° 2, ligne 8, lire : M urist ; 
ligne 9, lire : la V ounaise.

C H E R IX . P age 500, avant-dernière ligne, lire : pré
sident de ce corps 1893-1894.

C H O L É R A  E N  S U I S S E  (L E ) . P age 512, col. 2, 
ligne 3 depuis la fin, lire : K . Gauss dans le Baselbieter 
Kirchenbote.

C L A V E L . P age 527, col. 1, 11° 8, lire É tienne tte  au 
lieu  de Susanne ; ligne 6 depuis le bas, lire : (1724-1780)  
au lieu  de (1731-1775).

C O A Z . P age 531, n° 3, ligne 3, lire : f  18 août 1918 : 
ligne 7, lire : 1851-1873.

CCEUVE.  Page 534, ligne 4 depuis la  fin, supprim er: 
la tour a été ab attu e  par un ouragan en 1923.

C O L O N IE S  S U I S S E S  A L ’É T R A N G E R . Page  
550, col. 2, ligne 7, lire : R oldan , H um boldt. —  Ligne 8, 
lire : P rogreso . —  Ligne 17, lire : 20 0 0 0 h a . en A lg érie .

C O M B E . P age 551, n° 4, ligne 2, lire : t  à Lausanne, 
août 1900.

C Ò M E . Page 553, depuis ligne 3, lire : L’évêque de 
Corne, com m e celui de M ilan, continuèrent à gouverner  
leurs fidèles T essinois, b ien  q u ’il ne leur  fû t pas perm is 
de les v isiter.

C O M M U N I . Page 556, ligne 5, lire : Il fonda u n  
rectorat dans  la chapelle...

C O N R A D . Page 564, B . C an ton  d e s  G r iso n s. A rm o i
ries, description  et dessin ne concernent pas Conrad c l  
son t à p lacer dans l ’art. C o n p a d in ,  page 565.

C O N S T A N C E  (É V Ê C H É  D E ) . Page 569, col. 1, 
lign e 4, depuis la fin, lire : d ’argent à la croix de gueules.

C O O L ID G E . P age 576, ligne 5, lire : en 1875. 
Ligne 6, lire : 1865 et 1898. —  Ligne 10, lire : D om icilié  
depuis 1896. —  Ligne 3 depuis la fin de l ’art. : Le titre  
de l ’ouvrage original est : The A lp s  in  N a ture  and  
H istory . La traduction  en français est de E. Combe.

C O R C E L L E S  (C. V aud, D . G randson). P age 579, 
avant-dernière ligne, lire : de Murs. Les P y th o n , de 
P ayernc, possédèrent la seigneurie de 1710 à 1763. 
A cette  date, elle fu t vendue à P ierre-llen r i M euron, 
de N euchâtel, dont les dependants possèdent encore le 
château et le dom aine.

C O R P O R A T I O N S  D E  M É T IE R S . Page 585. 2 3 “ 
ligne depuis la fin . Biffer le m ot N euchâtel de la paren
thèse, et a jou ter: A N eu ch âtel, quelques corporations 
ne sont encore ouvertes q u ’au x  ressortissants exerçant  
le m étier, ou au x  fils de m em bres.

C O R T I , F a u s t i n o .  Page 589, avant-dernière lignes 
lire : conféra la  décoration K aisar-y -H in g ...

C O U L IN . Page 593, lire : 1er alinéa : Fam ille d ’ori
gine savoyarde, étab lie  à G enève vers 1580 et bour
geoise de ce tte  v ille  en 1665. A rm o ir ie s  : d ’argent au 
chevron renversé de gueules, au chef d ’or chargé 
d ’une aigle de sab le. 2 mc alinéa : U ne branche de la 
fam ille s ’est fixée dans le canton de N eu ch âtel, et une 
autre à V evey  et à Lucerne. A cette  dernière appar
tien t...

C O U R A N T . Page 594, ligne 21, lire : Aus dem  alten  
M urtenbiet,

D E S C H W A N D E N , von . Page 661, col. 1, Bran
che de Stans, n° 4, ligne 3, lire : régim ent T roxler.

D I EG  E N S C H  W A N D , von . Page 667, n° 4, lire :
4. J e n n i  III , 1471-1507, du Conseil, banneret 1491...

D IE M T I G E N . Page 668, ligne 10 depuis la fin, 
lire : d atent du X I V e s.

D CENNI. Page 691, ligne 7, lire : * à B ü rg len . —  
Ligne 11, lire : il m ourut en 1922.

D O H N A . Page 692, lignes 2 et 3, lire : d ’azur à deux  
bois de cerf d ’argent posés en sautoir.

D O M D ID IE R . Page 694, col. 1, ligne 5, lire: c’est- 
à-dire D o m in u s D esiderius, sa in t D idier, nom  du sain t 
auquel l ’église du village est consacrée.

D O M P IE R R E . P age 695, col. 2, ligne 2, lire :  
D o m n u m  Pétri.

D O N I N I . Page 673, ligne 6, lire de 19C9 à 1915, 
au lieu de 1905-1915.

D R Ü H O R N . Page 709, ligne 3, lire 1572 au lieu 
de 1752.

D Ü  B E N  D O R F . P age 710, col. 1, ligne 5, lire : 
village de Tubilo.

D U B O I S . Page 713, col. 1, ligne 24 du bas * 1876  
au lieu  de 1878.

D U C  IM  E T È R E . Page 714, lire : D U  C IM E T IÈ R E .
D U D IN G . Page 716. col. 1, ligne 27, lir e :  3. 

JE A N , frère d u ji°  2.
D U I N . P age 719, col. 1, ligne 3 depuis le bas de la 

page, lire : A rm o irie s  : de gueules à deux poissons adossés 
d ’argent, surm ontés d ’une tour d ’or.
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fl. = florin, Gulden. Ms. = M anuskript. Ur. = Urbar.

' = E inw ohner. = m anuscrit. Ver. = V erein.
fr. = Franken, francs. nhd. = neuhochd eu tsch . N ou ve l haut vergi = vergleiche.
Gem. = G em einde. a llem and. » V ge = village.
Ges. = G esellschaft. n° = num éro. * = date de naissance —  G eburtsdatum
H ab. = h abitan ts. Nr. = N um m er. t  = date de la m ort —  T odesdatum .
Hg. = H erausgeber. P- = pagina, page, Seite .

A B  R ÉV I ATI O N  S BIB  L IO G R A P H IQ  L E S
AB = A rchiv des h ist . V ereins des ASGA = A nzeiger für Schweiz. Ge B JN = B iographisches Jahrbuch  u.

K t. Bern. sch ich te  u. A ltertum skunde. deu tscher N ekrolog.
ACAS = A nnuaire du Club Alpin A SH F = A rchives de la  S oc. d ’histoire BM = B ündnerisches M onatsblatt.

Suisse. du Cant, de Fribourg. B P = B ib liothèqu e p ublique.
A DB = A llgem eine d eu tsche B iogra A SH R  = A m tliche Sam m lung der A kten B ran d ste tter =  R epertorium  1812-1890.

phie. aus der Z eit der h elvetisch en B SH G = B u lletin  de la Soc. d ’h istoire et
AF = A nnales fribourgeoises. R epublik  1798-1803. d ’archéol. de G enève.
A GS = A lm anach généalog. su isse. A SJ = A ctes de la  S oc. jurassienne BSL = B ibliographie der Schweiz. Lan
A HS = A rchives héraldiques su isses. — d’ém u lation . deskunde.

S chw eiz. A rchiv für H e ASMZ = A llgem . Schw eiz. M ilitär Zei BSN = B u lletin  de la  Soc. suisse de
raldik. tu ng. n um ism atique.

A H V B =* A bhandlungen (A rchiv) des A. Socin  1903 =  M hd. N am enbuch  von B Stor. = B o llettin o  storico  della Svizzera
h istor. V ereins des K an t. A dolf Socin 1903. ita lian a .
Bern. AU = A ppenzeller U rkundenbuch. B T  I = Berner Taschenbuch .

A J = A ppenzellische Jahrbücher. AV = A nnales V alaisannes. B T  II = N eu es Berner T aschenbuch .
A L B K = A llg. L exikon  der b ild . K ü n st B äch told . =  Gesch. der deutschen  L ite  B U = B ib liothèque u n iverselle e t  R e

ler. ratur in  der Schw eiz. vu e suisse.
A nn. = A nniversar. Barth = Bibliographie der Schw eiz. BV G  Bas. =  B eiträge zur vaterlän d . Ge
Arch. SG =  A rchiv  für Schweiz. Ge Gesch. sch ich te, B asel.

sch ich te. B arth  Rep =  R epertorium  1891-1900. BV G  Sch. =  B eiträge zur vaterlän d . Ge
Arg. = A rgovia ; Jahresschrift der B as. C = B asler Chroniken. sch ich te, Schaffhausen.

h istor. G esellschaft des K an t. B as. T  = B asler T asch en bu ch . BW = B erner W oche.
Aargau. BB Biographische B lätter . BW G = B lätter aus der W alliser Ge

AS I = A m tliche S am m lu ng der altern BBG  = B lätter  für h eroische Ge sch ich te.
eidg. A bsch iede. Serie 1245- sch ich te, K u n st u. A lter BZ = B asler Zeitschrift für Ge
1798 =  EA . tum skunde. sch ich te und A ltertu m s

AS II = A m tliche Sam m lu ng der neuern BBS = B ib liograph . B u lletin  der kunde.
eidg . A bsch iede. Serie 1803- Schw eiz. Covelle LB =  Covelle, L ivre des B our
1848 =  E A . BGN = B eiträge zur G eschichte N id  geo is. t

ASA = A nzeiger für Schweiz. A lter w aldens. DGS — D ictionnaire géographique de
tu m sk u n de . BIG B u ll, de l ’In s t itu t  n ation al la  Suisse.

AS G = A nzeiger für Schweiz. Ge gen evois. D H B S = D ictionnaire h istorique e t  bio
sch ich te. B J  = B asler Jahrbuch. graphique de la  Suisse.
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D H V

D ierauer

DSC

FA
FG

Gfr.
GHS

GL
GLS

GS

H

D ictionn aire h istorique, géo
graphique e t  s ta tis tiq u e  du  
can ton  de V aud.

= G esch. der schw eizer . E id
gen ossensch aft. —  H ist, de 
la C onfédération suisse.

D ok . W aldm ann =  D ok u m en te  zur Gesch.
des Bürgerm eisters H ans  
W ald m an n ; h gg . von  Ga
gliardi.

D ictionn aire su isse des con
tem p ora ins.

F ribourg artistiqu e.
Freiburger G eschich tsb lätter. 

F örstem ann =  A ltd eu tsch es N am enbuch  
B d . I (2 . A ufl.), I I  (3 . A ufl.). 

F R B  =  F on tes rerum  B ernensium .
Gal. N o t. gén . =  Gali He, N o tices  gén éa lo

giques.
Galifle m n s. =  M anuscrits G aliffeaux Arch.

d ’E ta t  de G enève.
G autier =  H isto ire de G enève.
G autier, m édecine =  La m éd ecin e à Ge-

D er G eschichtsfreund . 
G enealogisches H andbuch  zur  

Sch w eizergesch ich te.
G azette de L ausanne. 
G eographisches L exikon  der 

S ch w eiz.
G rem aud =  D ocu m en ts re la tifs  à l ’h istoire  

du Y allais.
Galerie S u isse . B iographies na

tion a les par Secrétan . 
H elv etia  ; illu str . M onats

sch rift, h gg. v . R . W eber. 
L ’église de G enève. 
H istorisch -biograp hisches L e x i

kon der S chw eiz.
H oppeier, B eiträge =  B eiträge zur Gesch. 

des W allis.
H elvetia , p o litisch -lit. M onats

h efte  der S tu d en ten verb in 
d un g H elvetia .

Journal de G enève. 
Jah resbericht der h istorisch- 

antiquar. Ges. von Grau
bünden .

JH V G  =  Jahrbuch  des h istor. V ereins 
des K an t. Glarus.

JN G G  =  Jah resbericht d. n aturf. Ges. 
Graubünden.

Jahrbuch  des S. A. C.
Jahrbuch  für Schweiz. Ge

sch ich te .
Jah resb erich t der S c h w e iz .  Ges.

für U rgesch ich te. 
J ah rzeitb uch .
K ath o l. K irch en zeitu ng der 

Schw eiz  
K on versationslex ik on . 
K orrespondenzblatt für sch w ei

zer. A erzte.
K ath . Schw eizer B lätter.
Leu, Schw eizer. L exikon  1747- 

1765.
H olzhalb , S up p l. zu  Leu. 
M onum ents de l’H ist. de N eu 

ch âtel.
MAGZ — M itteilungen  der an tiq u ar. Ge

se llsch a ft in  Zürich.
M émoires e t  d ocu m en ts de la 

S oc. d ’h ist . e t d ’archéol. de 
G enève.

M émoires e t  d ocu m en ts de la  S oc.
d ’h ist. de la  S uisse rom ande. 

M émoires e t  d ocu m en ts de la 
Soc. savo isien n e d ’h isto ire et 
d’archéologie.

MF
MGS

MGAB

MH GB

M HK

MHN

MHVS

H B L S

H st.

JG
JH G G

JSAC
JSG

JSG U

JZB
K K Z

KL
K SA

KSB
LL

LL H
M atile

MDG

M DR

MDS

Meier B iogr. =  J . H . M eier : B iographien  
b erühm ter Schw eizer. 

M ém orial de Fribourg.
M anuel gén éa log . pour servir à 

l ’h isto ire de la S u isse. 
M itteilungen  d. G esellschaft für 

va ter l. A ltertü m er in  B asel. 
M itteilungen  der h istorischen  

und an tiq u ar. G esellschaft in

M itteilungen  der S c h w e iz .  Ge
se llsch a ft für E rh altu n g  h is
tor. K un std en k m äler.

M usée H istor . de N eu ch âtel et 
V alangin .

M itteilungen  des h istor . V ereins 
des K an t. S ch w yz .

M H V S ol. =  M itteilungen  des h istor.
V ereins des K a n t. Soloth u rn . 

MIG =  M émoires de l ’In s t itu t  n a tion a l 
gen evo is.

MN =  M usée n eu ch âtelo is. 
de M ontet =  A. de M ontet, D ie t, b iogr.des  

G enevois e t  des V audois.
MS. Gal. =  G alifle, M anuscrits gén éa lo 

giques et autres au x  A rchives  
d ’É ta t  de G enève.

Ms. H ist. =  Arch. d ’E ta t  G enève, M anus
crits h istoriq u es.

M itteilungen  zur va terlän d . 
G eschichte ; h gg. vom  h istor. 
V erein  in  S t . Gallen. 

N eu jah rsb la tt.
N eu es S o lo th . W och en b latt. 
N eu es W interthurer T agb la tt. 
N eu e Zürcher Z eitung.
G esch. der Sch w eiz im  X IX .

Jahrhundert.
O bw äldner G eschichtsb lätter. 
A rch. d ’É ta t  G enève, Procès  

crim inels.
Arch. d ’É ta t  G enève, P ièces  

h istoriq u es.
P iccard, R épertoire de nom s  

de fam illes a u x  A rch ives can
ton a les vau d oises.

P o litisch es Jahrbuch  der 
Schw eiz. E id gen ossen sch aft. 

PS =  P atrie Suisse.
P up . T h . =  Pupikofer, G eschichte des 

T hurgaus.
QSG =  Q uellen zur S chw eiz. G eschichte. 
Q SR G  =  Q uellen u n d  A bhandlungen  zur 

Schweiz. R eform ationsgesch . 
RC =  Arch. d ’É ta t G enève, R egistres  

des Conseils.
RC im pr. =  R egistres dès C onseils im pri-

R FV  =* R épertoire des fam illes v au 
doises q ualifiées, 1000-1800, 
L ausanne 1883.

R ecueil de généalogies va u 
doises.

R evu e d ’h istoire ecclésiastiq u e  
su isse.

R evu e h istoriq u e vau d oise . 
Rivoire b ib l. =  B ib liographie h istorique  

de G enève au X V I I I e s. 
R evu e m ilita ire su isse.
Le R am eau de Sapin .
R evu e su isse de num ism atiqu e. 
Schw eiz. A rchiv für V olkskunde. 
Schw eiz. B au zeitun g .
Sam m lg. bernischer B iogra-

SGB =  S ch w eiz. G eschlechterbuch.
SG V  =  Schriften  der Schweiz. G esell

sch a ft für V olkskunde.
S I  =  S ch w eiz. Id io tik on .

MVG

N bl.
NSW  
N W T  
NZZ 
O echsli =

OG
PC

P H  =  

PIC =

PJ

RGV =

R H E

RH V

RMS
RS
R SN
SA V
SB
SBB

S K L  => S ch w eiz. K ü n stler-L ex ik on . —
D ictionn aire des artistes  
suisses.

SL «=* S ch w eiz. Lehrerzeitung.
SM == S ch w eiz. M usik-Zeitung.
SN G  S ch w eiz N atu rf. G esellschaft.
SPZ =  S ch w eiz, p ädagogische Z eit

sch rift.
S S R  =  S am m lu ng  S c h w e iz .  R ech ts

q uellen.
SStG  =  S chw eiz. S tud ien  zur Ge

sch ich tsw issen sch aft.
StG A  =  S t. G allische A nalekten  ; hgg. 

von  J . D ierauer.
StM B =  Stud ien  u. M itteilungen  zur

G esch. des B enediktiner-  
Ordens.

S tu m p f. =  G em einer lob i. E id gen ossen 
sch a ft S tä tten , L anden und  
V ölkern Chronik. (1548 etc.)

STZ =  S ch w eiz, th eo log ische Z eit
sch rift.

SV  =  S ch w eiz. V olkskunde ; K orres
p on d en zb latt der S c h w e iz .  
Ges. für V olkskunde.

SV B =  S chriften  des V ereins für die 
G eschichte des B odensees.

SW  =  S oloth u rn isch es W ochenblatt..
SZG =  S chw eiz. Z eitschrift für G e

m einn ü tzigk eit.
SZG L =  S ch w eizerisches Z eitgen ossen -  

L exikon .
T A  =  T aschenbuch  der h istor. Ge-

sellse li. des K an t. Aargau.
TB =  T h u rgauische B eiträge zur v a 

terlän d . G eschichte.
T D  =  A rch. d ’É ta t  G enève, T itres e t

D roits de la seigneurie.
T R G  =  T asch en bu ch  für d ie reform .

G eistlichen  der S chw eiz.
T rou illa t =  M onum ents de l ’É v êc h é  de 

B àie .
T U  — T hurgauisches U rk undenbuch.
Tur. I =  T uricensia 1891.
Tur. I I  =  N o v a  T uricensia 1911.
U A  =  U rkundenbuch  d erS ta d t Aarau.
U B  =  U rkundenbuch  der S ta d t B asel.
U B er. =  U rkundenbuch  des S tiftes  B e

rom ünster.
U B U  =  U rkundenbuch  U nterw ald en .
U G  =  U rk un d en sam m lu ng zu i Ge

sch ich te  des K an t. Glarus.
U L B  — U rkundenbuch  der L andschaft

U R  =  U rkundenregister.
U S  =  U rk undenregister für den K an 

ton  Schaffhausen .
U StG  =  U rkun d en b uch  der A btei S t. 

Gallen.
U Z =  U rkundenbuch  der S ta d t u.

L an d sch aft Zürich.
W L  =  W issen  u . Leben.
ZGO =  Z eitschrift für d ie G eschichte

des Oberrheins.
ZP =  Züricher P ost.
ZSA =  Z e i t s c h r i f t  f ü r  S c h w e iz .  A r t i l -

ZSK  =  Z eitschrift für sch w . K irchen
gesch ichte .

ZSR  =  Zeitschrift für schw eizer. R ech t.
ZSSt. =  Z eitschrift für S c h w e iz .  S ta 

tistik .
ZStB =  Zürcher Steuerbücher.
ZT =  Zürcher T asch en bu ch .
Zw. =  Z w ingliana ; M itteilungen  z.

G eschichte Z w inglis und der 
R eform ation .

ZW Chr. =  Zürcher W ochenchronik .
ZZ =  Z en tralblatt d. Z ofingervereins-
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H IS m i s  IO UIE E T B 10  G R A P 111Q U E
DE LA SUISSE
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S U I T E

BAROFFIO

B A R O F F IO . F am ille  de Vic.o-M orcote, étab lie  à 
M endrisio dès 1665. A rm o ir ie s  : d ’or à une tour (brune) 
à deux m erlons et donjonnée de deux p ièces, à un lion  
issa n t de gueu les. A citer dans la  fam ille de M endrisio : 
—  1. A n t o n i o ,  * vers 1720, relig ieu x  des Serviteurs de 
Marie, d ’abord à P la isan ce et vers 1783 à M endrisio. 
On lu i doit la sacristie  de l ’église de S a in t-Jean  de M en
drisio, avec les arm oiries et les peintures (1783). —  2. 
G i o v . - A n t o n i o ,  1753-1819. A rdent partisan  de la  C isal
pine et des F rançais, il p articipa au x  trou bles p o li
tiques de sa  com m une en 1798 et fu t em prisonné au  
m ois de m ars, m ais libéré au ss itô t sur l ’in terven tion  des 
troupes françaises. E n 1799, n ou vel em prisonnem ent et 
con d am n ation  à 1000 lb . d ’am ende et à n eu f m ois de 
b an n issem en t. —  3. A n t o n i o ,  1760-1820, p ein tre, é tu 
dia  à R om e. On lu i doit le  tab leau  allégorique qui orne 
la  salle du Grand Conseil à B ellinzone, a insi que des 
ta b le a u x  d ’ég lises. Il m ourut à M oscou en travaillan t à 
la  décoration  du K rem lin . —  4 . G i u s e p p e ,  peintre du  
X V I I I e s. Il a laissé des tra v a u x  à la fresque dans l ’église  
de S an t’ A ndrea in  C ittadella  et dans l ’église des J ésu i
te s  à P a v ie . —  5. T o m m a s o , pein tre, * 1792, t  août  
1877. Il travailla  beaucoup en France, p articu lièrem ent 
à M arseille, N îm es, A vignon  et M ontpellier, ainsi que  
dans le palais du m aréchal Sou lt à Saint-A rnand la B as
t i d e . —  6. G i u s e p p e ,  chanoine honoraire de P laisance, 
prof, de théo log ie  à M endrisio. t  1861. — 7. F e d e l e ,  
fils du n° 3, pein tre, * 1801, t  30 août 1876 à P etro 
grafie. Il partit jeune encore av ec  son père pour la  R u s
sie et entra à l ’académ ie de M oscou ; en 1818, il passa à

celle d eR o m ed o n til d ev in t  
m em bre quelques années  
plus tard . En 1836, il re
p artit pour la R ussie, d e
v in t  professeur, puis rec
teu r de l ’académ ie de 
P etrografie. Baroffio a 
laissé des tab lea u x  de 
grande va leur dans l ’église  
de T zarskoié-Sélo , dans 
celle des cadets, à la cath é
drale de K asan et dans 
l ’église d ’Isaac. E n 1866, 
il é ta it  d irecteur de la fa 
brique de m osaïque etdans  
les dernières années de sa 
vie  fit les cartons pour la 
cathédrale de M oscou. En  
R ussie , Baroffio se fa isa it 

A n ge lo  Baro ilio. appeler Bruni, d ’où le  nom
D'aprèsjune photograph ie. de B r u N I - B a ROFFIO SOUS

BARON

leq u el il é ta it  connu. —  8. A n g e l o ,  * 7 m ai 1815, ^ j a n 
v ier 1893 à M endrisio, a v o ca t 1842, d éputé au Grand Con
seil 1852-1859 et 1866-1875, président 1856, lieu tenan t-  
colonel et grand juge 1872. Il a la issé p lusieurs ouvrages  
historiques : D ell’In va sio n e  francese nella  Svizzera  ; D ei 
p aesi e delle terre costituen ti i l  Cantone T ic in o  ; S toria  
del Cantone T ic in o  dal 1803 al 18 3 0 . —  Voir A H S  1914.
—  B S to r . 1879, 1891. —  Baroffio : D ell'In va sio n e  fra n 
cese. —  Le m êm e : S toria  del C. T ic in o . —  Cantù : 
S toria  della città ... d i Como. —  B ianchi : A r tis t i  tic in esi.
—  A L B K .  —  S K L .  IC. TrezziniJ 

B A R O N . F am ille  é te in te  de la  v ille  de Soleure issue
de M i c h e l ,  ven u  de F rance en qualité de secrétaire de 
l ’am bassade française, reçu bourgeois en 1653. A r m o i
ries : d ’azur à une gerbe d ’or accom pagnée en chef de 
trois éto iles du m êm e. —  1. M i c h e l ,  f  1729, fils du pré
cédent, entra au serv ice de la  France en 1683, cap ita ine-  
lieu ten a n t 1691, cap ita ine 1692, m ajor 1706, chevalier  
de S ain t-L ou is 1709, com m andant de com pagnie au 6 eré- 
g im en t su isse 1719, lieu tenan t-co lone l 1721, passe au 
5 e régim ent en 1725. —  2. J o h a n n - L u d w i g ,  1667-1734, 
frère du n" 1, entra au cou ven t de M ariastein en 1684 
sous le nom  de P . M a u r u s  O. S. B ., coadjuteur 1708, 
abbé 1710, dernier de sa  fam ille . —  3. S. M a r i a - S e r a -  
p h i n a ,  1672-1730, sœ ur du n° 1, abbesse du cou ven t de 
Paradis près de Schafîhouse en 1723. —  Voir L L .  —  
L L H .  —  P. W irz : Bürgergeschlechter. —  Z S K  1912. —  
L. Schm idlin  : D ie So lo thurner Schrifts te ller im  17. 
Ja h rh . [v . V .J

B A R O N , J o s . - I g n a c e .  P oète  fribourgeois, * 2 0  oc
tobre 1816 à C hâtel-Saint- 
D enis où son père Jean- 
Joseph , de V arovre près 
M âcon, s ’éta it réfugié p en 
dant la révo lu tion . Il fu t  
d ’abord gardeur de chè
vres, puis étu d ia  au collège  
Saint-M ichel et à l ’aca
dém ie de Fribourg. A 
tren te  ans, il devin t com 
p lètem en t aveugle, donna  
des leçons et cu ltiva  
la poésie . Il a laissé  
des idy lles, des élégies et 
des odes religieuses p u 
bliées la p lupart dans 
l ’E m u la tio n , la Revue de la 
S u isse  catholique  et le M é 
m oria l de F rib o u rg , puis
réunies en un vo lu m e in- J o s .-Ignace Baron,
t itu lé  P oésies, souven irs  D’ap rès une photographie.
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d ’u n  aveugle. Il a v a it acquis la  n a tio n a lité  su isse et la 
bourgeoisie de La M agne, f  à F ribourg le 7 ju ille t  
1873. —  Voir la n o tice  en tê te  du v o l. de poésies. —  
Revue de la S u isse  catholique  V II , 190. —  R ossel : H is t,  
litt, de la S u isse  rom ande. —  J . R eich len  : La  Gruyère  
illustrée, 133. —  E lren n es fribourgeo ises, 1874. [F. D.l

B A R O N , P i e r r e - A n t o i n e ,  de la  T our-de-Peilz,
* 1788, em ployé à la chancellerie cantonale vau d oise dès 
1807, nom m é le  9 décem bre 1838 arch iv iste  de l ’É ta t  de 
Vacui. Il fu t le  prem ier titu la ire de cette  fonction , confiée  
p récédem m ent à un com m issaire général. Il présida à la 
réorgan isation  com p lète  de l ’in sta lla tion  des co llection s  
déposées dans la  tour de la  cathédrale, en fit un  cla sse
m ent général, qui est dem euré dans ses grandes lignes 
ju sq u ’à nos jours. E ta it  en relations su iv ies av ec  tous  
les érud its du p ays au xq u els il rendit de grands ser
v ices par ses connaissances et par son esprit m éth o 
d ique. f  à L ausanne le  11 septem bre 1864. [M. R.]

B A R O Z Z I , S t e f a n o ,  de B rissago, pein tre, in v e n 
teur du procédé p erm ettan t de reporter sur to ile  les  
fresques m urales. E n  1820, il appliqua ce procédé, par 
ordre du V atican , au x  grands tab leau x  de Marco d ’Og- 
giono à R om e. Il tran sp orta  aussi sur toile p lusieurs  
ta b le a u x  de L u vin i. Le 25 avril 1825, il s ’engagea à 
rafraîchir les pein tu res m urales de la chapelle de Sem 
pach . On ignore le lieu  et la  date de sa m ort. —  Voir 
S K L  (où  il est appelé par erreur B arezzi). —  K u n s t
blatt 1820, n" 8. [C. T.]

B A R Q U E S  (IL E  D E S ) .  D ans le port de G enève, 
actu e llem en t île  R ou sseau . C’est un ancien bastion  du  
X V I 0 s. con stru it do m ars à ju in  1585 (bien que la date  
gravée à l ’angle Nord de l ’île porte, par une erreur en
core in exp liq u ée , 1583), par N icolas B ogueret, m aître  
des œ u vres de la  v ille . Il é ta it  l ’ab ou tissem en t des p a lis
sades et chaînes qui d éfen daient l ’entrée du port. En  
1620, la  R épublique y  é ta b lit  une fabrique de poudre et 
cinq ans plus tard , on y  in sta lla  des hangars pour cons
truire et p rotéger les barques de guerre. Après la term i
naison  du p on t des Borgues en 1832, le futur général 
D ufour relia l ’île à ce p on t par une passerelle suspendue. 
E n 1835, fu t inaugurée au centre de l'île la s ta tu e  de 
J .-J . R ousseau , œ uvre de P radier, q u ’ornent aujour
d ’hui des peupliers p lan tés en 1850. —  Voir D oum ergue : 
L a  Genève des G enevois. —  Arch. d ’É ta t  G enève : 
R C . [Louis B l o n d e l . ]

B A R R A B A N . V o ir  B a r a b a n .
B A R R A G E S  d e  l ’A a r . V o ir  M ï'HLEBERG, H âG N E C K , 

K a n d e r ,  W a n g e n .
—  d u  K lö n th a l. Voir K l ô n t h a l .
—  du H au t-R h ôn e. Voir R h ô n e .
—  d u  R h i n .  V o ir  R h e i n f e l d e n , R h i n .
—  de la  Barine. Voir F r i b o u r g  - v ille  et S a b i n e .
—  d u  lac R it o m .  Voir R i t o m .
B A R R A L , B A R R A , B A R A L I . N om  de plusieurs  

fam illes de G enève originaires de la  S avoie. U n e fam ille  
Barrai à M orges au X V I e s. a p eu t-être  la m êm e ori
g ine. —  B a r t h é l é m y ,  de Suze, v id om n e de G enève  
1302-1303. —  V oir A rch. d ’É ta t G enève : P L I  n» 1502. 
—  J e a n ,  de B onne, bourgeois de G enève 1402. —  
P i e r r e ,  nota ire, bourgeois de G enève 1451. —  A b r a m ,  
de D ieu -le-F it, m aître horloger, h a b ita n t 1749, bour
geois 12 sep t. 1777. S im u ltan ém ent a u x  Barrai de 
D ieu -le -F it, on trouve à G enève des B a r r a l i  : J e a n -  
B a r t i s t e ,  adm is gra tu item en t à la bourgeoisie le 25 août 
1750. —  Voir C ovelle : L B .  —  Galifïe et G autier : A r 
m oria l. —  [H . N .]  —  A  M orges : J e a n ,  signe le 12 dé
cem bre 1595 com m e d ép u té  d ’une assem blée des n o ta 
b les du P ay s de V aud. E n 1605, un Jean  Barrai, proba
b lem ent le m êm e, est secrétaire de la  v ille  de Morges. —  
V oir Grenus : D ocum ents re la tifs  à l 'h is t. du  P a ys  de 
V aud . [C. R.]

B A R R A L IS . Voir M a u , C l a u d i u s .
B A R R A S , B A R R A T . F am ille  ' fribourgeoise ori

g ina ire de Broc, C hâtel-sur-M ontsalvens, Cihavannes- 
les-F o rts , Chénens, C orpataux, etc . —  1. T o b i e ,  de 
Broc, * à Prarom an 1740, f  1813, étu d ia  à V ienne, pro
fesseur de droit à l ’A cadém ie de Fribourg 1775, séna
teu r de la  R épublique H elvétiq u e 1798-1800, député à 
la D iète  1801, m em bre du trib un al m ilita ire spécial 
appelé à juger à L ausanne les B o u rla p a p ey  1802, du

Grand Conseil de Fribourg 1803, ju g e  de p a ix  du 3 e ar
rondissem ent. des anciennes terres (Prarom an), juge  au  
tribunal d ’appel 1806-1813. —  V oir L utz : M oderne  
B io g ra p h ien . —  E . B ise : L ’a ncienne école de droit de 
F rib o u rg  dans A S L I F  IX . —  D iesbach  : C hronique  
scandaleuse de 1781. —  A S H R .  —  B erchtold  : H is t , du  
canton de F rib o u rg  I I I .  —  E tren n es frib o u rg . 1879. —
2. T o b i e ,  n eveu  du n° 1, * 7 août 1776, professeur à 
l ’A cadém ie de F ribourg p en d an t quelque tem p s, préd i
cateur français et professeur de m orale au cou ven t des 
cordeliers, gardien 1832-1839, défm iteur perp étu el, f  à 
F ribourg 12 ju il. 1841. —  Voir P . Bernard F leury  : C ata
logue des cordeliers dans A S H F  V III . —  [F. D.] —
3. J e a n - P i e r r e - T o b i e ,  * à Broc le  3 m ars 1788, f  à 
Paris le 21 février 1851, é tu d ia  la  m édecine à Paris où 
il fu t reçu docteur le 2 brum aire an X . Il s ’y fixa et  
rem plit les fonction s de m édecin  du Bureau de b ien 
fa isance du X I e arrond issem ent. Il est su rtou t connu  
par son  opposition  a u x  conceptions n osologiques de 
B roussais à l ’égard des troubles nerveu x  du tu b e  d iges
t if, et. eut le m érite de faire ressortir l ’im portance du 
facteur m oral dans la  genèse et le tra item en t des troubles  
dysp ep tiq ues n erveu x . Son principal ouvrage, publié en 
1827, a pour titre  : T ra ités  su r les gastra lg ies et les en- 
téralgies ou m alad ies nerveuses de l ’estomac et des in te s tin s , 
qui eu t un grand reten tissem en t et fu t réim prim é ju s
q u ’en 1844. —  [L. Schnyder.] —• 4. T h é o d o r e ,  
de Broc, a v o ca t, m em bre du trib un al can tona l de Barine 
et B royé 1798, v ice-p résid en t 1800, sous-préfet de 
G ruyère 1802-1803, président de la ju stic e  inférieure et 
juge de paix  de G ruyère de 1804 à sa m ort, 9 avril 1816. — 
A S H R  V - I X .—  B erchtold : H is t, du  canton de F rib o u rg  
III . —  A lm a n a c h  fr ibourgeo is  1798-1814. —  ç>. J o s e p h ,
* à B u lle  le 10 septem bre 1816, in stitu teu r  à A ubo- 
ranges 1838, à C hâtel-sur-M ontsalvens 1839, à B u lle  
1848, second m aître  puis d irecteur de l ’école secondaire  
de la  G ruyère 1858, in sp ecteu r scolaire pour la  G ruyère, 
la Gl âne et la  V eveyse  1878, dém issionna en 1885. 
t  20 jan v ier  1898. —  E tren n es fribourgeo ises  1899. —  
L iberté , 22 ja n v . 1 8 9 8 .—  E duca teur  1 8 9 8 .—  6. P a u l
* à B u lle  1865, étu d ia  à Carlsruhe et à Zurich, in sp ec
teur des forêts 1890, in sp ecteu r en ch ef des forêts du 
can ton  de F ribourg 1907, t  13 m ars 1918. —  E tren n es  
fribouregoises  1919. [F. D .]

B A R R A S , d e . N om  d ’une fam ille de Cher- 
m ignon  (V alais). —  1. P i e r r e ,  chanoine de Sion  
1492. —  2. J e a n ,  d éputé du dizain de Bierre 1516. —  
3. A u g u s t i n ,  * 1780, étu d ia  à V ienne, curé de Saint- 
M aurice de Laques, t  1847 com m e doyen  de Bierre. —  
V oir G rem aud V i l i .  —  B  IF G I . —  B ertrand : L e  V a la is  
in tellectuel. —  Im esch  : A bsch iede  I . [Ta.]

B A R R A U D . F am ille  vau d oise, originaire de V illars- 
T iercelin , puis bourgeoise de B u ssign y  dès 1629. —
A l b e r t ,  * 31 ju ille t  1873, professeur à la  F acu lté  de
m édecine de l ’U n iversité  de Lausanne, 1915; au teur de 
nom breux ouvrages de m édecine. [M. R.]

B A R R E , d e  la . Voir P o u l a i n .
B A R R E L E T . F am ille  originaire de B overesse  

(N eu ch âtel), où elle est m en tion n ée  
en 1424. D ans la  su ite , elle s ’est ré
pandue à Y verdon , G enève, dans le 
canton  de V aud, à H am bourg, en
France, en R ussie  et en A m érique. La
branche d ’Y verdon est revenue dans 
son p ays d ’origine au X V I I I e s. et a été  
reçue bourgeoise de N eu ch âtel en 1794. 
A rm o ir ie s  : d ’azur à deux com pas ou 
verts d ’or accostés en ch ef et une croix  
la tin e  renversée du m êm e en p o in te . 

—  1. P i e r r e ,  curé du V al-de-T ravers 1523, curé de Cor- 
celles s / C havornay 1530, rev in t au V al-de-T ravers, dont 
il fu t  le dernier curé. —  2. J e a n - A b r a m ,  * 22 février 1762  
à Y verd on , f  5 septem bre 1820 à B e v a ix , pasteur aux  
P onts-de-M artel 1790-1796, à B ev a ix  1796-1820 ; bour
geois d ’honneur des P on ts. —  3. J a m e s - A l e x a n d r f . ,  fils 
d u n ° 2, * 16 novem bre 1793, f  9 décem bre 1856 àM ôticrs, 
pasteur à La B révine 1817-1820, à B ev a ix  1820-1832, à 
M étiers 1843-1856. —  4. J a m e s ,  fils du n" 3, * 11 décem 
bre 1817 à La B révine, f  à H am bourg 10 décem bre  
1868, pasteur français dans cette  v ille  de 1848 à sa m ort.
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—  5. A l p h o n s e - O livier, * 19 n ovem bre 1825, t  29 n o
vem bre 1891, m édecin  m ilita ire en P russe, m édecin  à 
N euchâtel 1858-1891. —  6. JAMES-Théophile, fils du 
il« 4, * 12 janvier 1850 à H am bourg, f  31 décem bre 1910 
à N eu ch âtel, pasteur à B oudevilliers 1874-1882, à La  
Sagne 1882-1897, professeur à la  F acu lté  libre de théo
logie à L ausanne 1897, président central des U nions  
chrétiennes et rédacteur p en d an t 20 ans du Jo u rn a l 
dos U nions chrétiennes. —  7. T h é o d o r e ,  frère du n° 6, 
* 26 septem bre 1865 à H am bourg, p asteu r à M orteau  
1891-1895, à H am bourg 1895-1909. f  à Sain t-B iaise  
1919. —  Voir A . P iaget : D ocum ents su r  la R é fo rm a tio n  I.
—  Q uartier-la-T ente : F a m ille s  bourgeoises. [L. M.] 

B A R R E S , d e s .  Voir D e s  B a r r e s .
B A R R E T . F am ille originaire de B ev a ix  (N eu ch â

tel) où elle est. citée au début du X V » s. [L. M.] 
B A R R IÈ R E S  (C E R C L E  D E S ) .  Cercle gen evois  

fondé en 1789, qui tira it son nom  de la  rue des B ar
rières où il ava it son loca l. C’était, le rendez-vous des 
Englués du quartier de la  M adeleine et des rues v o isin es. 
Le 28 décem bre 1792, jour de la révo lu tion , c ’est le seul 
cercle du p arti gou vern em en ta l qui fit m ine de résister. 
Le bruit s ’é ta n t répandu que ses m em bres s ’é ta ien t 
réunis en arm es dans leur salle, une bande d ’Egaliseurs 
courut au x  Barrières a v ec  trois p etites  p ièces de canon, 
et sans l ’in terven tion  de c itoyen s m odérés des deux  
partis le  sang aurait probab lem ent coulé. D ans l ’ém eute  
du 17 août 1795, le  loca l des Barrières fu t saccagé. 
Après l ’a cte  de réunion du 24 septem bre 1795, le  cercle 
des Barrières se tran sp orta  à la rue du M arché, dans 
la m aison A m at dont il prit le  nom . Le recensem ent 
de 1797 ind ique encore un  cercle dans le  local des 
Barrières, m ais il est im possib le  de dire si le m êm e  
s ’v  éta it réinsta llé ou si un autre a v a it  pris sa  
place. —  Voir A rch. d ’E ta t  G enève : A dresse  des 
citoyens en société dans le local de la m a iso n  A m a t.. .  
a u x  citoyens sy n d ic s , 4 m ars 1 7 9 6 .—  R ivoire : B ib lio g . 
n° 5567. [E .-L .B u r n e t . ]

B A R R  IL L IE T . F am ille  originaire de Gingins 
(Vaud) dont une branche se fixa à G enève où elle fu t  

adm ise à la  bourgeoisie avec Jean  en
1542. Le grand-père et le père de ce 
dernier, G a b r i e l  et A n t o i n e ,  a va ien t  
été  secrétaires ducaux . A rm o ir ie s  : 
coupé, au prem ier d ’argent à deux pals  
de gueu les, au second d e g u e u le sà u n e  
éto ile  d ’or. —  1. M i c h e l ,  fils de Jean , 
du Conseil des D eux-C ents 1576, au
d iteur 1577, conseiller 1588, synd ic  
1602, trésorier général 1608, prem ier 
syn d ic  1623 et 1627, f  1629. Il fu t à p lu 

sieurs reprises chargé de m issions im portan tes à Stras
bourg, B erne, Zurich e tB â le . —  2. G a b r i e l ,  fils du n° 1, 
du Conseil des D eux-C ents 1608, auditeur 1611. —  3. 
M i c h e l ,  fils du n° 1, du Conseil des D eux-C ents 1624.
—  Voir G aliiïe : N o t. gen. I l l ,  31 . —  Galiffe et G autier : 
A rm o ria l. ' [H . D . et T h . F.]

B A R R IL L O T , JACQUES, libraire à L yon , fu t reçu  
bourgeois de G enève le 23 janvier 1726 avec  J a c q ü e s -  
F r a n ç o i s ,  son fils. Ils exercèrent to u s d eu x  l'im pri
merie à G enève avec  succès. En 1748, ils publièrent la  
première éd ition  de l ’E sp r it  des L o is , de M ontesquieu, 
et en 1750 parut chez Barri Ilot et fils le discours de 
Rousseau : S i  le ré tab lissem ent des sciences et des arts 
a contribué à épurer les m œ u rs. Jacq u es B arrillot éta it  
cependant m ort en 1748 et son fils le 3 novem bre 1750.
—  Voir G aullieur : E tu d es su r  la typograph ie  genevoise.
—  B IG  II , 261, 266. —  Sordet : D iet, des fa m illes  gene
voises (m n s )  [E . Tr.]

B A R R O , von . F am ille  é te in te  de chevaliers de 
l ’A rgovie. E lle  tirait son nom  de Baar 
dans le canton  de Zoug. A rm o irie s  : 
d ’or à une tour de sab le. Les pre
m iers m em bres connus son t le croisé 
H e i n r i c h  e t  son fils du m êm e nom  
(obituaire d eB rem garten ).—  1. B u r k 
h a r d ,  de 1243 à 1263 a v oyer  à Brem- 
gart.en, fidèle partisan  du com te R o
dolphe de H absbourg. —  2. R u d o l f ,  
frère du n° 1, eut en 1285 avec le

cou ven t de Muri, à propos de dom aines et de droits 
à A ristau , un procès qui se term in a  en faveur du 
cou ven t. E n  1305, les von  Barro renoncèrent à tous  
leurs droits à A ristau . —  3. K a t h a r i n a ,  t  1386, der
nière de la fam ille . —  V oir W . Merz : B u rg en  u n d  W ehr
an lagen  I , 74 . —  K urz und W eissenbach : B eiträge  
434-440 . —  K iem  : Gesch. d. K l. M u r i  I, 119 et 
139. [G. W.]

B A R R Y . F am ille . V oir B a b y .
B A R T . F am ille . V oir B a r t h .
B A R T . F am ille étab lie  à Gorgier (N euchâtel) au  

X V e s. où elle a donné son nom  au ham eau de Chez-le- 
B art. —  1. P i e r r e ,  nota ire 1552, com m issaire 1565, 
m aire et greffier de B ev a ix  en 1578, dressa les grosses de 
reconnaissances de B ev a ix  en 1594 et m ourut l ’année  
su iv a n te . —  2. P i e r r e ,  lieu ten a n t de B ev a ix  1625, puis  
m aire de ce tte  loca lité  ju sq u ’en 1674, année de sa m ort.
—  A rch. d ’É ta t  N eu ch âtel. [L. M.]

B A R T E N  H E I IVI. F am ille de L ucerne, reçue à la
bourgeoisie en 1361. —  1. R u d o l f ,  bailli de B artenheim , 
grand conseiller 1396-1408. —  2. J a k o b ,  de Lenzbourg, 
bourgeois 1407, grand conseiller 1438, en voya  de la part 
de L ucerne en 1454 une déclaration de guerre au duc 
de Milan à cause de ses d ettes . —  3. H e i n r i c h ,  con
ven tu e l à S ain t-U rbain . 1482-1483 p révôt de Eber- 
secken , 1485 prieur et 1487-1501 abbé de Sain t-U rbain , 
m em bre de la  confrérie du couronnem ent à Lucerne, 
t  1503. —  Voir R atsbiicher. —  G fr .  32, 16. [P.-X. w .] 

B A R T E N  S C H  L A G . F am ille  bâ lo ise  bourgeoise en 
1529. —  1. L e o n h a r d ,  t  1690, pasteur de l ’orphe
lin a t 1670, diacre à Sain t-L éonard  1679. Il a laissé  
plusieurs ouvrages de théo lo g ie . —  2 . J o h a n n - G e o r g ,  
ca p ita in e-lieu ten an t au service de F rance, régim ent de 
B occard . Grand am ateu r de m écan iq ue, il a copié et 
perfectionné la m arm ite de P ap in . F a it  prisonnier à 
R ossb ach , il fu t en voyé à B erlin  où il acqu it une  
grande rép u tation  com m e constructeur de m ach ines. Il 
q u itta  le serv ice et s ’étab lit  à B âle, où le gouvernem ent 
lu i fit une pension  à cause de sa  découverte d ’un  
fourneau économ ique. —  V oir L L .  —  L L H .  [L. S-.] 

B A R T E N S C H L A G E R . F am ille bourgeoise éte in te  
de la  v ille  de Schaffhouse. A rm o ir ie s  : d ’or à deux fers de 
hallebarde en sautoir sur trois m onts de s in o p ie .—  1. J a 
k o b ,  boulanger, d ’E sslingen , reçu bourgeois 1538. —  2. 
H e i n r i c h ,  * 1592, du Grand Conseil 1644, juge bailliva l 
1662, t  1666. —  3. H a n s - L u d w i g ,  m aître d ’école pri
vée  1692-1773, dressa les registres de fam illes de la 
ville  de Schaffhouse. —  4. H a n s - K o n r a d ,  tourneur et 
m écan icien , * 1713, fit des pendu les et des instrum ents  
de m ath ém atiq u es, t  1799. —  V oir S K L .  —  Geneal. 
R eg ister der S ta d t S ch a ffh a u se n . —  H arder : Gesch. der 
geneal. F orschg . in  S ch a ffh . —  Sulzberger : K ata log  des 
S c h a ffh . M u se u m s . [ W a n n e  r - K e l l e r .]

B A R T E N S T E I N , M a r t i n  v o n , originaire de 
F rancon ie, m oine augustin  du cou ven t de Saint-M artin  
sur le  Zurichberg, au teur d ’une éd ition  a llem ande, com 
posée vers 1500, de la  L égende de F élix  et R égula, 
avec la  légende sur l ’origine de Zurich, dont le m a
n uscrit se trou ve à la B ib lio thèqu e centrale de Zurich.
—  Voir H ot tinger : Schola T ig u r .,  p . 70. —  FIaller : 
B ib lio th ek  I I I , n° 1634. —  M eyer von  K nonau : Der 
K t. Z u rich , 2° éd. II , p . 388. —  V ögelin  : D as alte 
Z ü ric h  I, p. 17 e t  228. [C .B .]

B A R T E R . F am ille  de la v ille  de Schaffhouse, m en 
tion n ée vers le m ilieu  du X IV » s. à Schaffhouse et 
à Schl eitheim  ; elle s ’é te ign it dans la  prem ière de ces 

loca lités au com m encem ent du X V I e s. 
A rm o ir ie s  : parti d'azur à une hache  
d ’argent et d ’argent à une hache d'azur.
—  1. C o n r a d ,  1403-1427, souche de 
la fam ille, acq u it en 1405 de Götz 
Schultheiss la  m aison du roten Schild , 
à Schaffhouse, plus tard le ber
ceau de la fam ille, trésorier en 1409.
—  2. H e i n r i c h ,  fils du n° 1, m em 
bre du Conseil en 1-436, des «Cinq » en 
1438 et m em bre du tribunal arbitral

perm anent entre l ’abbé de A llerheiligen et la v ille  de 
Schaffhouse, p lusieurs fois bourgm estre dès 1440. En  
1443 député à la D iète  de B aden, 1447 un des m é-
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diateurs entre Zurich e t  les C onfédérés, 1450 d é
p u té  à M unich pour régler les différends entre les 
v illes  souabes et le duc A lbert d ’A utriche ; en 1455 
il représenta  deux fois Schaffhouse d evan t le  Conseil 
d ’U eberlingen  dans l ’affaire des quatre nobles qui v o u 
la ien t renoncer à leur d roit de bourgeoisie. A vec H ans 
am  Stad , il scella , au nom  de la v ille  de Schaffhouse, le 
traité de p a ix  conclu  en 1461 entre les Confédérés et 
l ’A utriche, a cq u it en 1463, d ’Eberhard et Caspar von  
C lingenberg, le v illage  et bailliage de B ü singen . —
3. H a n s ,  1455-1472, fils du n° 2, reçut en fief, en 1465, 
du duc S ig ism ond, le  v illa g e  et bailliage de B üsingen  ; 
1470 m em bre du Conseil et adm in istrateur de l ’église  
de S t. Johann . —  4 . H a n s ,  1472-1520, fils du n° 3, d é
ten teu r  avec  ses frères Conrad et B a tt du fief de B ü sin 
g en . —  5. C o n r a d ,  1472, fils du n° 3, 1492 m em bre du  
Conseil et a rch itecte , en 1493 président du trib un al du 
bailli, p révôt de corporation , d ix  fois bourgm estre de 
1500 à 1518, so u v en t m em bre du Conseil des « Cinq », 
ad m in istrateu r des cordeliers 1518. t  a v a n t 1529. —
6. H a n s ,  1535, pasteur à Beringen, doit être le  dernier 
de la fam ille . —  V oir L L .  —  R üeger : C hro n ik . —  
H arder : G esellschaft zu r K a u fleu ten . —  K irchhof er : 
N eu jahrsgeschenke . —  F estsch rift von S ta d t u n d  K t. 
S c h a ffh a u se n . [W anner-K eller.]

B A R T H . F am illes des cantons de B àie, B erne, L u 
cerne et Schaffhouse.

A . C an ton  de B à ie . I . F am ille  originaire de Colmar, 
bourgeoise dès 1610. —  1. V a l e n t i n ,  juré au tribunal 
de Colmar, d u t s ’enfuir à B àie pour cause de relig ion  ; 
il y  m ourut en 1632 peu après son arrivée. —  2. H a n s ,  
cousin  du n° 1, m em bre de la corporation des jard i
niers, acq u it la  bourgeoisie de Bàie en 1610. —  3. J a 
k o b ,  1619-1687, fils du n° 2, pasteur à E in igen  et
A m sold in gen  (Berne) ; sa descendance est en partie
restée  dans le canton  de Berne. —  4. J o h a n n - F r i e d -  
r i c h ,  p etit-fils  du n° 3, 1712-1763, pasteur à l ’H ô 
pital bourgeois de Berne, puis à W a tten w il. —  5. 
D a n i e l ,  charpentier, frère du n° 4, ren ou vela  en 
1743 la  bourgeoisie de B âle ; il e st l ’ancêtre de la 
fam ille  ex is ta n t dans ce tte  v ille . —  6. S i g m u n d ,  frère 
des n os 4 et 5, 1723-1772, p o rtra itis te , é lève  de Jo- 
h a n n -R u d o lf H uber, m em bre du Conseil de B âle . —  
V oir B a sler W a p penbuch  I , 4 . [C. R.]

I I .  F am ille originaire de M ülligen (A rgovie), bour
geoise de B âle dès 1816, issue de S a m u e l ,  n égocian t. 
—  t .  T h e o d o r ,  1846-1915, pasteur à B âle, expert ré
p u té  en fa it  d ’orgues et de cloches, collaborateur au

recueil de cantiques bâ-
lo is . —  2 . P a u l ,  m éd e
cin , * 24 aoû t 1848, t  5 
m ars 1921, étu d ia  à Bâle, 
T ubingue, G öttingue et 
P rague. M édecin à Bâle  
dès 1878, fond a  dans c e t
te  v ille  l ’œ uvre des sa m a 
rita ins en 1886; connais
seur du  v ieu x  B âle et au 
teu r  de travau x  d ’histoire  
loca le . —  3. F r i t z ,  pro
fesseur de théologie, * 25 
oct. 1856 à Bâle, f  23 fév . 
1913, étu d ia  à B âle et 
T ubingue. P asteur à R eit- 
nau  (A rgovie) 1879-1886, 
enseigna l'h isto ire de l ’é
g lise  et le  N ou veau  Tes ta- 

ïïyo? R=rO, m en t au sém inaire théo-
D'après une photographie. log ique de B âle 1886-1889,

p n v a t-d o c e n t à la  facu lté  
de th éo log ie  de B erne 1889, professeur extraordinaire  
1891, puis professeur ordinaire d 'h isto ire de l ’église . P rin
cip a les pub lications : H aup tprob lem e des Lebens Jesu  
(5° éd . 1918) ; E in le itu n g  in  das N eu e  T estam ent (3 e éd. 
1914). Après sa m ort parut un recueil de discours et 
conférences des années 1894-1911 sous le titre : C hristus  
unsere H o ffn u n g ,  avec une b ib liographie de ses pub li
cation s. B arth  fit partie p endant de nom breuses années 
des a u tor ités ecclésiastiques supérieures du canton  de 
B erne. —  4. H a n s ,  * 8 ju ille t 1871, étudia  à Bâle,

Berlin et G öttingue, 1896-1902 a ss ista n t à la  B i
b lio th èq u e u n iversita ire de B âle , b ib lio th éca ire , à 
W interthour 1902-1909, dès 1909 b ib lio théca ire à la 
B ib lio thèqu e de la v ille  puis à la  B ib lio thèqu e centrale  
de Zurich. On lu i d o it la  con tinu ation  du R epertor ium  
de B rand stetter  ju sq u ’en 1900 et une B ib lio g ra p h ie  der 
Schw eizer Geschichte —  V oir D iet, su isse  des contem 
p o ra in s . — 5. A l b e r t ,  * 2 0 février 1874, étu d ia  à B âle, 
B erlin  et G öttingue, professeur au gym nase de B âle  
1904-1909, au sém inaire de Schaffhouse 1909-1915, 
recteur de l ’école des filles de B âle dès 1915. R éd igea  
sur l ’ordre du D ép artem en t fédéral de l ’Intérieur : Die 
R eform  der h o h em  S ch u len  in  der Schw eiz, 1919. —  6. 
P a u l - B a s i l i u s ,  p ein tre, * 1881, à l ’A cadém ie des 
B eaux-A rts de M unich 1902-1904, en Ita lie  1904-1906, 
à Paris 1906-1914, dès 1914 à B âle. —  Voir H . Grä
ber : Jü n g ere  Schw eizer K ü n s tle r . —  7. K a r l ,  * 10 
m ai 1886, pasteur à G enève, puis à Safenw il (A rgo
v ie) ; il est l ’au teur d ’un com m entaire de l ’E pître  
aux R om ains qui lui v a lu t en 1921 un appel de la fa 
cu lté  de théo log ie de G öttingue. [C. R.]

B . C an ton  de B e r n e . —  H e i n r i c h ,  bourgeois de 
B ienne, du Petit-C onseil 1549-1568, recteu r de la  lé 
proserie 1550, banneret 1554. | w .  B.]

C. C an ton  de L u c e r n e . F am ille de W illisau , m en 
tionn ée depuis le  X V I e s. —  1. T h o m a n ,  m enuisier 1613, 
juge 1627, du Conseil 1648-1655. P lusieurs m em bres de 
sa fam ille lu i succédèrent au Conseil. —  2. B e a t - J a k o b  
fu t a ltern ativem en t avoyer  avec  d ’autres de 1738 à 
1752. —  3. J o h a n n - T h o m a s ,  m aître d ’école 1712, curé 
d'O berkirch 1742-1748, curé et se x tar  à L uthern de 
1748 à 1 7 5 0 .—  4. P . D o n a t i a n ,  père gardien des cap u 
cins à Schüpfheim  en 1793, t  1813. —  5. F r a n z - J o s e f ,  
1799-1851, curé d ’E n tleb u ch  de 1829 à 1850. —  6. J u s 
t i n ,  chirurgien officiel 1809, m édecin  de d istrict 1819, 
m édecin  officiel 1842. [P .-x . W.]

D . C anton  de S c h a ffh o u se . F am ille  de Stein  s /R h in .
—  A l b e r t ,  * 6 décem bre 1840, négociant à R io de 
Janeiro, f  25 octobre 1906 à Zurich. Il a con stitué par 
testa m e n t le fonds de l ’A sile  B arth  à Schaffhouse, du 
m ontan t de 200 000 fr., e t fa it p lusieurs legs im por
ta n ts  : 200 000 fr. à sa com m une d ’origine ; 400 000 fr. 
à l'É co le  p o ly tech n iq u e  fédérale et a u ta n t à l ’U n i
versité  de Zurich. Son p ortrait est à l ’h ô te l de v ille  
de S te in . —  Voir Schaffh.. T agbla tl, 31 octobre 1906.
—  S te iner Grenzbote, 1er n o v . 1906. —  N Z Z ,  octobre  
1906. _ [ W a n n e r - K e l l e r .]

B A R T H É L É M Y , F r a n ç o i s ,  m arquis de, * à Au- 
bagne (B ouches-du-R hône) le  20 octobre 1747, f  à Paris 
le 3 avril 1830. Secrétaire d ’am bassade e t  chargé d ’a f
faires en Suède, 1768, à la cour de V ienne, 1775, en 
A ngleterre, 1784, m in istre p lén ip oten tia ire  à L ondres, 
16 septem bre 1787. Le 1er jan v ier  1792, le  Com ité de 
sa lu t public l ’envoie com m e am bassadeur auprès des 
can tons su isses. L ’h ôte l de l ’am bassade de France éta it  
à Soleure, m ais d evan t le m auvais vou lo ir  de MM. de 
Solerne où il arriva le 30 janvier, B arth élém y s ’in s
ta lla  à B aden (A rgovie). Les su ites de la m utinerie  
du régim ent su isse de C h âteau vieux , à la  solde du roi 
de France, en garnison  à N an cy , de graves injures 
subies par le  rég im ent d ’E rnst, à A ix , le m assacre, enfin , 
le 10 août 1792, des gardes su isses du roi, n écessitèren t  
de nom breuses in terven tion s de B arth élém y . Son ta len t 
de d ip lom ate libéral et con stam m en t éq u itab le  ne p u t  
em pêcher que le  15 septem bre la  D iète  h e lv étiq u e  ne  
rom pît ses rela tion s avec  la France. A vec l ’a ssen tim en t  
des hom m es d ’É ta t  su isses, d on t il é ta it  v iv em en t ap 
précié, B arth élém y  dem eura cep en d an t à B aden en 
qualité  d ’agen t in d irect auprès du Corps h elv étiq u e  
D ès 1793, il put revêtir  le titre  d 'am bassadeur de la 
R épublique. Le 17 novem bre, un décret de la  C onven
tion  rendu à l ’in stiga tion  de B arth élém y, reconnaissait 
d ’une façon  d éfin itive  la  n eu tra lité  h e lv étiq u e . E n 1794, 
c ’est sur ses in stan ces que Berne et Zurich agréèrent la  
con stitu tion  dém ocratique que la R épublique de Ge
n ève v en a it de se donner ; il retarda.a insi, par d ’in te lli
gen ts efforts, l ’annexion  de G enève par la  France qui ne 
d eva it survenir, contre son av is, q u ’en 1798. B arth é
lém y  négocia  en 1795 avec  succès la p a ix  avec  la  Prusse, 
l ’E spagne et le landgrave de H esse-C assel, à B âle. É lu  le
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20 m ai 1797 ( I er prairial an V ), m em bre du D irectoire, 
il fu t arrêté lors du coup d ’É ta t du 18 fructidor (4 sep 
tem bre 1797) et exporté à S innam ary (G uyane) avec  
Pichegru , e tc . U s ’évad a  m ais ne p u t rentrer en F rance  
q u ’après le 18 brum aire. F a it sénateu r par B onaparte le 
25 décem bre 1799 et m em bre de la légion d 'honneur, il 
fu t créé com te de l ’E m pire le  26 avril 1808. N om m é pair 
de France à la  R estau ration , le 4 ju in  1814, et en 1815  
grand-croix de la  L égion  d ’honneur, B arth élém y  fu t  
créé m arquis le  2 m ai 1818 par Louis X V III . —  Voir 
K aulek et T au sserat-R ad el : P a p ie rs  de B a rth é lém y . —  
Francis D e Crue : B arth é lém y  dans P ages d ’histo ire . —  
A lbert Sorel : L a  P a ix  de B â le  dans la R evue h istorique  
V I, 79. —  H enri S trœ helin  : L a  M iss io n  de B arthé
lém y  en S u isse  ( 17 9 2-1797). —  Edouard C hapuisat : 
De la Terreur à V A n n e x io n . —  Sous le nom  de B arth é
lém y , un im posteur, Soulaire, publia  des M ém oires h isto 
riques et d ip lo m a tiq u es. [E d . Ch.)

B A R T H É L É M Y , B A R T H O L O M E , H e n r i .  Gra
veur, originaire de D e lft, bourgeois de G enève, 1567, 
f  29 février 1588 à 57 ans. Il fu t graveur de la M on
naie de 1571 à 1578 puis en 1588. —  Voir S K L .  —  
B abel : H isto ire  corporative de l ’horlogerie... à Genève, 
45. [C. R.)

B A R T H È S  D E  M A R M O R IÈ R E S , A N T O IN E , d ’o
rigine française, secrétaire de l ’am bassade de France  
à Soleure 1764-1768, chargé d ’affaires du 29 janvier  
1765 au 4 janvier 1767 et du 3 jan v ier  au 28 septem bre  
1768. P eu  après, il d ev in t su jet du prince-abbé de Saint- 
Gall et v écu t dès lors à W il. E n  m ai 1792, il paraît à la  
D iète  de Frauenfeld  com m e agen t des princes ém igrés ; 
il figure alors sur la liste  des ém igrés français. Il se rallie  
à la  R épublique H elv étiq u e  en 1798 et est nom m é  
com m andant à la su ite  de la prem ière légion  h e lv é t i
que. —  Voir A S  I, t .  V II. —  K aulek  : P a p ie rs  de B a r
thélém y  I - I V .—  A S H R  I I I , V . —  H elv . A rc h . t. 306, 
p .507 ,5 4 5 -5 4 6 , t .  506, p. 501, t .  3352. p 591-592 . [A . R .)

B A R T H L IM E . F am ille  bourgeoise é te in te  de la  
ville de Soleure, issu e de P e t e r ,  de M ontagny près Orbe, 
reçu bourgeois en 1548. A rm o ir ie s  : de gueu les à  une  
branche de trèfle issan t de trois m onts de sinop ie, ac
com pagnée en ch ef de d eu x  éto iles d ’or et en p o in te  de 
d eux cro isettes d ’argent. —  U r s - A r b o g a s t  1643-1719, 
à  V illingen , en religion  P .  D a m ia n  O . M. F r., profès 
1668. —  Voir Franz H affner : Geschlechterbuch. —  P . 
W irz : Bürgergeschlechter. [v. V.)

B A R T H O L . F am ille  originaire de B adonvillers 
(M euse). —  D a v i d ,  f  1639 à 50 ans, réfugié à G enève, 
fu t  nom m é régent en 1616 et reçu  bourgeois en 1631. 
Il fa isa it de la gravure en am ateu r ; on conserve de lui 
un ex-libris de l ’A cadém ie et une v u e  de G enève (1614). 
—  Voir S K L .  —  B orgeaud : H is t, de l ’ U niversité  I . —  
Covelle : L B .  —  N o s A n c ie n s ...  1909. [A . Ch.]

B A R T H O L D I . F am ille  thu rgovienn e m entionnée  
dès le  début du X V I I e s. dans les com m unes de B uss- 
nang et d ’A ffeltrangen ; une branche est p ro testan te , 
l ’autre cath oliq u e. —  E m i l ,  * le  21 jan v ier  1849, p as
teur à A rbon 1874-1879, où il com posa une courte h is
toire de cette  p e tite  v ille  (R orschach  1877), puis à Thal- 
wil. —  R en seign . d ’A lbert B arthold i à St-G all. [P. Bt.)

B  A R T H O  LO M Æ I, P e t r u s .  Voir B e r t s c h e n ,  P.
B A R T H O L O M Æ U S . E vêq u e de Coire, élu en 1388, 

à la  m ort de l ’évêq u e Johann  survenue le 26 ju in  de la  
m êm e année, contre H artm an n , fils du com te H a rt
m ann von  W erdenberg-Sargans. Son élection  fu t  ra ti
fiée par le  pape U rbain  V I en 1388, m ais B artholom äus  
paraît avoir donné sa dém ission  peu de tem p s après. —  
Voir J.-G . M ayer : Gesch. des B is tu m s  C hur 397. [L. J.)

B A R T H O L O M E . N om  de plusieurs abbés de 
Saint-M aurice. —  B a r t h o l o m é  I, prieur de N otre- 
D am e de Suze, abbé de Saint-M aurice 1313-1347. —  
B a r t h o l o m é  I I , chanoine d ’O ulx près Turin, abbé 
1348-1356. —  B a r t h o l o m é  I I I ,  de Savo ie , abbé 1458- 
1463. —  B a r t h o l o m é  IV , de Saint-M aurice, abbé 1521- 
1550. —  Voir A ubert : Trésor de l ’abbaye de S a in t-  
M aurice . —  W irz : R egesten  I I I .  [D. I.)

B A R T H O L O M E H O F , B A R T L O M E H O F  (C. 
Berne, D . N idau , Com. Safneren. V . D G S ).  N om  de 
deux ferm es sur le B ü ttenb erg  entre Safneren et P ieter- 
len . Il y  ava it là au m oyen  âge des étab lissem en ts reli

g ieu x , et peu t-être  déjà aup aravan t un  p oste  m ilitaire  
rom ain . On y  a trou vé des tesson s de briques rom aines  
et de poteries celto -rom aines. Le cou v en t, de l ’Ordre 
des P rém ontrés, fu t fondé vers 1248 par le  com te R o 
dolphe I de N eu ch âtel-N id au  et transféré en 1255 à 
G o tts ta tt. L ’église sur le B ü ttenb erg , dédiée à sa in t Bar
th o lom é, est m en tion n ée dans le  C artula ire  de L a u sa n n e  
de 1228, dans le  décanat de Soleure. C ette église et la  
paroisse du B ü ttenb erg  con tinu èren t d ’ex ister  ju sq u ’à 
la  R éform e, après quoi la  paroisse fu t transférée à 
G o tts ta tt. —  V oir A . Jahn : C hronik . —  A . Jahn : 
A n tiq . T opograph ie . —  v . M ülinen : B eiträge  V I. —• 
F R B  II,. I l l ,  IV . —  A S A  1917, 1. ' [L.]

B A R T H O L O M E I. F am ille  é te in te , d ’origine ita 
lienne, m en tion n ée en V alais au X I V e s. —  1. B e n o i t ,  
docteur en droit, châtela in  pour l ’abbé de Sain t-M au
rice à B agnes 1339, assista  au tra ité  de la  Morge entre  
l ’évêq u e G uichard T avelli e t A m édée V I en 1350, ju g e  
du Chablais 1363. —  2 . J e a n ,  abbé de Saint-M aurice  
1356, rach eta  en 1357 le  v id om n at de B agnes où il é ta 
b lit le nota ire P ierre Séguin . —  3. A n t o i n e ,  chanoine  
de Saint-M aurice, probab lem ent dernier de sa fam ille .
—  Voir de R ivaz : T opograph ie . —  G rem aud. [Ta.] 

B A R T H O L O IM I, d e B A R T O L O N E . F am ille
n ob le de F lorence. U n e branche est  
d even u e gen evoise par N i c o l a s ,  venu  
de L yon à la  fin du X V I e s., reçu à 
la  bourgeoisie en 1606. D ans la su ite  
N ico las retourna au ca th olic ism e, d i
vorça  et d ev in t chanoine de Sion. La  
fam ille  acqu it au début du X I X e s. 
une h au te  situ a tio n  ta n t  à G enève  
q u ’en France où elle s ’est étab lie  et 
a été naturalisée. A rm o ir ie s  : parti au  
prem ier d ’argent à la  dem i-aig le de 

sab le, au second do gueules à deux pals d ’argent. —  
J e a n - F r a n ç o i s ,  1796-1881, financier, joua  un rôle 
prépondéran t dans la  créa
tio n  des prem ières lignes 
de chem in  de fer fran çais;  
président de la  com pagnie  
L yon-G enève, de la  com 
pagn ie d ’O rléans, de la  
Caisse d ’É pargne de Paris 
et de nom bre d ’autres en 
treprises in d ustrielles et 
financières ; officier de la  
L égion  d ’honneur, com 
m andeur de l ’Ordre du 
Christ. D even u  citoyen  
français, il n ’en resta  pas 
m oins a tta ch é  à sa v ille  
n a ta le  q u ’il d ota  d ’un 
conservatoire de m usiq u e,
1835, pour lequel il f i t  
construire en 1855 l ’élé
g an t palais de la  P lace  
N eu ve. U ne rue de Ge
n èv e  porte son nom . —
J e a n ,  * 5 ju ille t  1880, 
com positeur de m usique, 
p résident du C onservatoire de M usique de G enève. •—■ 
Voir Galiffe : N o t. gen. IV , 509. (H. D.]

B A R T O L O M E O . N om  de plusieurs T essinois dont 
on ne connaît pas la fam ille . —  1. B a r t , o l o m e o ,  de 
B ellin zon e, m aître-constructeur. E n 1455, il recons
tru isit, avec  m aître Pierre de Còme, une partie des m u 
railles du château  de Serralta (Sanseverino M arche) et 
une tourelle . —  2. B a r t o l o m e o ,  de Carona, probable
m en t de la  célèbre fam ille des L om bardo-Solari. Il tra 
va illa  av ec  P ietro  Lom bardo à la  reconstruction  de la  
Scuola  grande  de Saint-M arc à V enise, vers 1532-1533.
—  3. B a r t o l o m e o ,  de Sala, ingénieur m ilita ire. E n  
1477, le  gou vern em en t m ilanais l ’en voya  à B ellinzone, 
avec Maffeo de Corne, pour rem ettre en éta t les ou 
vrages de défense de la v ille . S u ivant le B S to r . 1890, 
il serait de B ologne, le S K L  l ’ind ique de Sala. —  Voir 
P a o le tt i : L ’architettura  e la sc u ltu ra ... in  V enezia . —  
B S to r .  1890. —  V egezzi : E sp o siz io n e  storica. —  S K L .
—  B a r t o l o m e o  d ’I v r e a .  Voir P i a t t i .  [C. Trezzini.]

Jean -F ranço is B artholon i. 
D ’après u ne photographie de 

la co llection  G osse.
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B A R T O N  , D a n i e l  - F i t z g e r a l d  -  P a r k e n h a m  ,
* 26 ja n v ier  1850 à E d im bourg, t  8 avril 1907, consul 
de G rande-B retagne à G enève 1888-1897, fit don à la  
ville  de G enève, en 1904, du V ic toria  H a ll. — V oir J G  
9 avril 1907. —  P S  1907 n° 354. [A. Ch.]

B A R Y ,  d e . F am ille  nob le originaire de Tournai en 
H ainau t. E lle ém igra pour cause de relig ion  à la  fin du 
X V I e s. e t  se fixa  à Francfort-sur-le-M ein  ; de là  un  
ram eau s ’étab lit  à B âle en l a  personne d e  J e a n ,  1605- 
1684, reçu bourgeois de ce tte  v ille  en 1624. Il é ta it  asso 
cié dans la  fabrique de soieries d ’A ch illes W erthem ann.
—  1. J o h a n n e s ,  1682-1754, p etit-fils  du prénom m é, 
m em bre du P e tit  Conseil e t du Conseil secret, président 
du D irectoire com m ercial. —  2 . J o h a n n e s ,  1710-1800, 
fils du n» 1, O berstzun ftm eister  1760, B ourgm estre 1767, 
fon ction  q u ’il résigna en  1796. Lors de la  conclusion  
de l ’a lliance entre les C onfédérés et la  France, à Sol cure 
en 1777, il é ta it  un  des représentants de B âle.
—  [A. B.j —- L es frères J a q u e s  e t  J e a n  vin ren t de 

F rancfort à G enève et y  acqu irent la  
bourgeoisie en 1624 et 1634 ; leur p os
tér ité  s ’éte ig n it à la  fin du X V I I I e s. 
U n  second ram eau, ven u  de B âle, 
s ’é ta b lit  à G enève en 1696 et n ’eu t  
q u ’une courte ex isten ce  ; il ne fu t pas 
adm is à la  bourgeoisie. A rm o ir ie s  : de 
gueu les à trois têtes de b arbeaux d ’ar
gen t. —  Voir A G S  I, 81. —  Galiffe : 
N o t. gen. V , 248. —  N otices généalo
giques to u rn a is ien n es . —  Ebrard et

v . N a th u siu s-N ein sted t : Gesch. des u rad lig en  H auses  
B a ry . —  Galiffe et G autier : A rm o r ia l. [H . D a.]

B A R Z Æ U S -B Æ R T S C H I . F am ille  à W iltisau, 
Sursec et Soleure. A rm o ir ie s  : de sab le à la  bordure d ’ar

g en t, à un  d em i-vo l posé sur un  globe  
du second. —  1. J o h . - S e b a s t . ,  * à 
N y o n  (V aud), m aître  d ’école au cou
v e n t  de S a in t-U rb ain  1581, p ub lia  des 
poésies la tin es sous le  p seu d on ym e de  
B arzaeus. —  2. J o h a n n ,  fils du n° 1, 
de Sursce, 1592-1660, prêtre, curé à 
B ärschw il 1628, S an k t N ik lau s 1629, 
L uthern 1630, m aître  de la tin  à So
leure 1634, chanoine à Schônenw erd  
1639, in te n d a n t des b â tim en ts, secré

taire et cu stod e du cou v en t ; au teur de poésies la tin es, 
réunies en vo lu m e en 1645, et des H erourn H elvetiorum  
epistolae, 1657. —  V oir Z S K  1912. —  Schm id lin  : D ie  
Soloth . Schrifts te ller des X V I I .  Ja h rh . 122. —  A m i et : 
G ründungssage der Schw esterstädte So lo th u rn , Z ü rich  u n d  
T rier , p . 68 . —  L L .  —  P .-A lex . S chm id: K irch en 
sätze. [v. V.]

B A R Z A G H  l-C A T T A N  E O , A n t o n i o .  P ein tre , * 15 
m ars 1837 à L ugano, étu d ia  à l’académ ie de Brera de Mi
la n . On lu i doit la  décoration  de plusieurs édifices p u 
blics : l ’église grecque de Saint-Spiridion  à T rieste  
(1867) ; l ’église  réform ée de H orgen (1875) ; le plafond  
de la  p etite  salle de la  T onhalle de Zurich (1895) ; la  
salle des pas perdus au palais fédéral à Berne (1905). Il 
collabora éga lem en t à la  décoration  de la  cathédrale de 
L ugano. D e 1880 à 1885, Barzaghi v écu t à Paris, D ublin  
et Londres où il fit su rtou t des portraits ; de cette  ép o
que d aten t ses m eilleures œ u vres. A u x exp osition s de 
V ienne en 1873 et 1876, il ob tin t la  m édaille  du M érite, 
à Paris en 1885 le  grand prix . V ice-président de la  S o 
ciété  tessino ise  des b eau x-ar ts . —  J o l e ,  nièce du pré
cédent et son é lève , * à L ugano 1866, peintre de p a y sa 
ges et de fleurs, exp osa  à Berne et à Londres. —  Voir  
S  K L .  —  A L B K .  —  P S  1918. [G . T r e z z i n i . ]

B A R Z H E IM  (C. Sehaffhouse, D . R ey a lh . V. D G S ). 
E n 1280, 1301. 1328 : B a rzh a in  ; dès le X V e s. générale
m en t B a rtze n . Sceau : U ne fleur de ly s  accom pagnée en 
ch ef de deux éto iles. En 1289 le  com te M angold von  
N ellenburg y  p osséd ait des terres, a insi que les barons 
von  K lingen , qui son t p robab lem ent les fondateurs de 
l ’église du lieu . En 1500, les S tockar, les F ulach , les 
R andegg, les W idm er, etc ., le cou v en t des religieuses de 
D iessenhofen  (K atharinenta l) et celui de P etershausen  
éta ien t possessionnés à B arzheim . P en d an t la  guerre de 
Trente ans le  v illage  eut beaucoup à souffrir ; il fu t

pillé à p lusieurs reprises p a r le s  troupes im périales et en 
grande partie rédu it en cendres en 1633. U n p e tit  d éta 
ch em en t de so ld ats ita lien s , qui a v a it  é té  fa it  prisonnier  
peu après et que l ’on sou p çon n ait d ’avoir com m is ce 
m éfa it, fu t  lyn ch é à Sehaffhouse par la  fou le  exaspérée. 
Les droits de basse ju stic e  sur B arzheim  d on t dépen d ait  
le droit de lever  la  troupe ap p arten a ien t en 1567 aux  
Im  Thurn, a u x  F u lach  et à la  v ille  de Sehaffhouse ; de 
1580 à 1798, ce tte  dernière en eu t d eu x  p arts et les 
Im  T hurn une part. U n e con ven tion  fu t signée en 1627 
entre eu x  à ce su je t. B arzheim  et T hayn gen  form èrent 
ju sq u ’en 1798 une jur id iction  inférieure et un h au t  
b ailliage de la  v ille  de Sehaffhouse. Les droits de h au te  
jur id iction , ou de sou vera in eté , appartinrent à l ’ancien  
com té du H egau , p lus tard au lan d grav ia t de N ellen 
burg. Ils fu ren t ach etés en 1723, de m êm e que ceu x  des 
autres v illages schaffhousois du H egau , par la  v. c de 
Sehaffhouse. A u sp ir itu el, B arzheim  d ép en d ait au  m oyen  
âge de l'ég lise  de H ilzin gen . Il a v a it alors une chapelle  
qui fu t transform ée en m aison  d ’école en 1826. A u X V e s., 
l ’église de H ilzingen  et son an n exe B arzheim  furent 
incorporées au cou ven t de Saint-G eorges à S te in . Lors de 
la  R éform ation , qui fu t in tro d u ite  à B arzheim , ce v i l
lage se sépara de H ilzingen  pour se rattacher à l ’église  
de T hayn gen , qui ressortissa it depuis 1243 au chapitre  
de C onstance. E n 1804, la v ille  de Sehaffhouse acqu it  
les droits du chap itre. Par contrat passé en 1898, les 
paroissiens de B arzheim  cédèrent leur fonds d ’église à la 
paroisse de T hayngen-B arzheim . D ans les années 1877 
et 1901-1905, les b iens des bourgeois furent séparés de 
ceu x  des h a b ita n ts par les au tor ités . —  D ’après R ueg- 
ger, une fam ille  et un  château  du nom  de B arzheim  ont 
dû ex ister . U ne fam ille  B a rzh a in  est m en tion n ée en 
1299, 1301, 1392 à Sehaffhouse, où elle p osséd a it une  
m aison . —  V oir R uegger : C hron ik . —  U S . —  H arder : 
C hronik  IV , 298. [ H .  W e r n e r . ]

B A S A D IN G E N  (G. T hurgovie, D . D iessenhofen . 
V . D G S ) .  A nciennes form es du nom  : B a sn a n d in g a  761, 
P a zm v n tin g a  846 , P a z n a n d in g a  900, B a zm u n d in g a  
1083, B a sen d in g en  1278. T rouvailles rom aines de quel
que im portan ce. Les cou ven ts de Sain t-G all, d ’A ller
heiligen  à Sehaffhouse, de W agenhausen  et de R ei
chenau y  p osséd a ien t des . b iens. Le cou v en t de St 
K atharin en th a l a cq u it en 1260 du ch evalier K onrad  
v o n  S a len ste in , le  b a illiage et la  charge d ’in ten d a n t de 
B asad ingen , e t, de R eich en au , le  p atronage de l ’église , 
d on t les b iens furent incorporés au cou ven t l ’année  
su iv a n te  par l ’évêque de C onstance. Les m aisons à 
l ’O uest du D orfbach dépendaient au sp iritu el de Stamm-_ 
h eim , ce qui produ isit par la  su ite  de nom breuses diffi-' 
cu ltés entre le  cou ven t et les curés de S tam m h eim  au 
su jet de la  perception  de la  d îm e. Celle-ci fu t  finalem ent 
attr ib u ée pour les d eu x  tiers au  cou v en t et pour un  
tiers à S tam m heim . S t. K atharinen  th a ï acq u it peu  à 
peu to u s les b iens et droits des autres cou ven ts su s
m en tion n és clans le  ban com m unal. D iessenhofen  
a ch eta  de l ’évêque de C onstance la  h au te  jurid iction  
en 1527 e t  la  basse en 1704 pour 1400 fl. T oute la  com 
m une passa  à la  R éform e en 1532, et le  co u v en t ne  
p arv in t que vers la  fin du X V I e s. à y  faire recevoir  
bourgeoises des fam illes cath oliq u es La différence des 
confessions donna lieu  à de nom breux con flits qui 
ne furent résolus d éfin itiv em en t que par la p a ix  n a tio 
nale de 1712. L ’église fu t  agrandie en 1668 et rebâtie  
en 1840 ; en 1829 le  pasteur d esservit aussi l ’église  
an n exe de S ch lattin gen , qui se d étach a  au  sp iritu el de 
Stam m heim  après avoir été  d esservie quelque tem p s  
par le  suffragant de la  v ille  de D iessen h ofen . —  Voir 
T U .  —  U S tG . —  Sulzberger : Gesch. der thurgau ischen  
evang . K irchgem einden  I (M ns. à la  b ib lio th èq u e can
ton a le  thu rgovienn e). [ F .  S c h . ]

B A S E L A U G S T  (C. Bâle-C am pagne, D . L iesta l. V. 
D G S ). S ituée sur la  rive gauche du V iolenbach  ou Er- 
golz, ce tte  loca lité  porte le nom  de B a selaugst par op
p osition  à K aiseraugst en A rgovie. E lle  est sortie du  
C astrum  rauracense  sur l ’em placem ent duquel se trou ve  
l ’actu el K aiseraugst ainsi que l ’église . C’est le p on t de 
pierre sur l ’E rgolz, à l ’entrée duquel les landgraves du  
Sisgau p ercevaien t un  péage, qui a été la  cause de la  
con stru ction  de B aselau gst, à l ’origine un  seu l et m êm e
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village avec K aiseraugst. La séparation  d 'A ugst en 
deux villages eut lieu  au m oyen  âge, lors de la form a
tion  de la  seigneurie de R hein fe lden , dont le  territoire  
détaché du Sisgau s ’é ten d a it ju sq u ’au V iolenbach . A la  
su lle  de l ’acq u isition  de R hein felden  par l ’A utriche au 
X I V e s. et du Sisgau , dont d épendait le péage du p on t, 
par Râle au X V e s., A u gst au  delà du p on t d ev in t bâ- 
lo is, tand is que, par opposition , celui situé sur l ’autre

rive du V iolenbach  dans l ’E m pire, d ev in t l ’A u gst im p é
rial ou K aiseraugst. N éanm oins l ’A utriche revendiqua  
d ’abord des droits sur B aselau gst, en qualité  d ’héritière  
des anciens landgraves du Sisgau de la  m aison  de 
H absbourg-L aufenbourg. Le différend fu t  tranché par 
l ’accord de 1534 entre B àie et l ’A utriche, en vertu  du
quel cette  derni ère renonçait à tous ses droits sur le pon  t 
d ’A u gst en faveur de R âle. —  U n dernier v estig e  de 
l ’ancienne réunion  des deux A ugst co n sista it dans la  
com m une pâture des d eu x  loca lités ; sa suppression  
en 1652 consacra leur séparation  d éfin itive  et com 
p lète . —  V oir Merz : D ie B u rg e n  des S isg a u s  I, 
p .  82. [Car l R o t ï ï .]

B A S E L G A , B A S E L G IA . A ncienne fam ille  noble  
de Savogn in  dans l ’O berhalbstein  
(G risons). A rm o ir ie s  : d ’azur au por
tail d ’argent. —  1. J a c o b u s ,  bailli 
épiscopal en 1582 à R eam s dans l ’O
b erh alb stein , + à 86 ans. —  2. A l b e r 
t u s ,  1575 p od està  à T irano, bailli 
p en d an t p lusieurs années dans l ’O
berhalbstein  ; il fu t  deux fo is cap i
ta in e  au serv ice de F rance et p lu 
sieurs fo is dép u té de la  L igue de la 
M aison D ieu , t  en 1602. —  3. K a s 

p a r , fils du i l "  2, en 1593 p od està  à F lurs, puis ca
p ita ine ép iscopal à F ürstenberg, b ailli ép iscopal dans 
l ’O berhalbstein. E n  1603, lorsque le gouverneur es
pagnol de Milan con stru isit à l ’entrée de la  V alteline  
le  fort de F uentes en réponse à l ’alliance conclue par 
les III  L igues avec  V en ise , B aselga  et Georg B eeli, 
de Belfort, furent soupçonnés d ’avoir trah i leur pays  
au profit des M ilanais. Ils furent je té s  en prison et 
soum is à une horrible tortu re ; le  4 ju ille t  B aselga  
fu t exécu té  à Coire et quelques jours après on d écap ita  
égalem ent B ee li. —  4. J o h a n n e s ,  p od està  à Borm io  
en 1699. —  [L . j .] —  5 .  G r e g o r ,  de L enz, pasteur à 
Centers dans l ’O berhalbstein  de 1727 à 1741. à Brienz 
de 1741 à 1743. Il légu a  plusieurs biens à la chapellen ie  
de L enz. —  6. P l a c i d u s - L a u r e n z ,  de S om vix . * 1821, 
curé à O bercastels 1846-1849, à E m s 1862-1872, pro

fesseur à Coire 1849-1850, à D isentis 1850-1855, curé 
à Sam naun 1856-1862, sp iritu el dans l ’étab lissem ent  
de L öw enberg 1872-1896, chanoine 1885, doyen  du 
chap itre de l ’O berland 1890, f  le  21 décem bre 1896. —  
V oir L L .  —  D avoser B lä tter  1881, n° 7. —  B arth . An- 
horn : P ü n tn e r  A u fr u h r  im  J a h r  1607. [S.]

B A S E L G A  (C. T essin , D . E len io , Com. Ghirone. 
V. D G S ) .  H am eau  fa isa n t au trefois p artie  de la v ic i

n a n za  e t  de la  paroisse  
d ’A q u ila ; en 1836, il en fu i  
d étach é e t  réuni à B u ttin o ,  
m ais en 1842, il  retourne  
à A quila  pour passer d éfi
n itiv em en t à Ghirone en
1853. P o p u la tio n  : 1900, 
1 9 h a b . —  Voir A tt id e l  Gran  
C o n sig lio .—  D ’A lessandri : 
A tt i  d i S  .C arlo . —  C. M eyer : 
B le n io  u n d  L even tin a . [C.T.] 

B A S E L G A U . C ette con 
trée  ne se trou ve m en tio n 
née q u ’u n e fois et cela dans 
l ’acte  de 870, passé entre 
Charles le Chauve et Louis 
le G erm anique à Mers en et 
qui consacrait le partage  
de l'h éritage im périal de 
leur n eveu  défunt, Lothaire
I I .  I l  ne s ’ag it pas d ’une 
province b ien déterm inée, 
m ais c ’est une appellation  
vagu e de l ’A u gstgau . B asel- 
gau et A ugstgau  son t id en 
tiques. Voir A u g s t g a u .  —  
V oir A ndreas H eusler : Ver- 
fassungsgesch . der S tad t 
B asel im  M itte la lter . — A l
bert B urckhardt : D ie G au
verh ä ltn isse im  alten B is tu m  

B asel, dans B V G  B a s .  X I .  [Carl R o t h .]
B A S E L G IA . Voir S i l s - M a r i a .
B A S E L L A N D IA . Société d ’é tu d ian ts rad icaux de 

B âle-C am pagne, à l ’U n iversité  et au  Pæ dagogium  de 
B àie, fond ée en 1845. Couleurs  : rouge, b lanc et or. 
Il y  a v a it  u n e section  à A arau. D ès 1846, elle prit le  
nom  de R a u ra c ia  (voir art. R a u r a c i a )  et n e m it plus 
aucune restr iction  loca le  au recrutem ent de ses m em 
bres ; couleurs : b lanc, rouge et or, casqu ette  rouge. 
E lle fusion n a en 1847 av ec  la  prem ière N ouvelle-Z o-  
fm g u e  qu i, en 1849, prit le nom  A 'H elvetia  (voir art. 
H e l v e t i a ) . —  V oir O. K assier et P . E h rsa m : Gesch. 
der Schw eiz. S tu d en ten verb in d u n g  H e lv e tia .—  O. K a ss
ler : B eiträge  zu r  Geschichte der H elvetia  I . —  H S t.
21. [O H.]

B A S E L W I N D , V ie b o lc l  ( T h e o b a l d ) ,  vers 1300-
1360. Originaire de G uebwiler (A lsace), il v in t à Berne 
où il est m en tion n é com m e curé pour la  prem ière fo is le 
19 m ars 1329. Il ap p artenait à l'Ordre teu ton iq u e et 
p résidait la  m aison  de B erne, u n e succursale de la  com - 
m anderie de K öniz. Les chroniqueurs lu i a ttr ib u en t  
une grande in flu en ce sur la  p o litiq u e bernoise p endant 
la  guerre de L aupen ; il se rend it lu i-m êm e sur le cham p  
de b ata ille , m uni du sa in t Sacrem ent. En 1346, il v is ita  
pour l'évêq u e le  cou ven t d ’In terlaken . L ’a voyer  et le  
Conseil de Berne passèren t avec  lu i un  contrat le  26 avril 
1359 pour la  reconstruction  du chœ ur de l ’église qui 
s ’é ta it  écroulé lors du trem blem en t de terre de 1356. 
Il m ourut le 2 m ai 1360. —  V oir F R B  V -V III . —  Jus- 
linger : B ern er C hro n ik . —  L L .  —  K . Ilow a ld  : Diebold  
B a se lw in d . —  Revue de la S u isse  catholique  V , 1874. —  
S B B  I. —  E . B lösch  : D er L eu tpriester D iebold B ase l
w in d , dans B erner V o lksschriften  17. —  A H V B  V I, 
388. [H. Mi]

B A S I L E A , B A S IL A E A , B A S I L lA  Voir B a l e .  
B A S L E R . A . C anton  de B à ie . L’ancêtre pré

sum é de ce tte  fam ille est U l r i c h ,  boucher qui acqu it 
la  bourgeoisie de B âle en 1409 lors de la  cam pagne  
contre Is te in . —  1. R u d o l f .  1586-1673, aubergiste, 
fu t le prem ier de la  fam ille qui entra dans le P etit-  
Conseil. —  2 . J o h a n n - R u d o l f ,  * 1673, 1713-1721

L e p on t de VErgolz p rès de B a se la n g st en  1755.
G ravure sur cu ivre  de D. H errlib erger d ’après un d essin  de E . Büchel.
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nota ire et pasteur à M u tten z. f  23 ju ille t  1721.
—  3. J o h . - J a k o b ,  1725-1795, professeur d'hébreu  
à l ’un iversité  de B àie et très versé dans les sc ien 
ces physiques et m ath ém a tiq u es . —  A utres m em bres 
du P etit-C onseil : 4 . F r a n z ,  f  1730. —  5. U l r i c h ,  
t  1762 et — 6 . A b r a h a m ,  f  1787. —  Voir A th e n æ  
R a u ricæ , 456 . [A . B .  e t  K .  Ga u s s .]

B . C an ton  de Z u rich . —  I. F am ille  é te in tê 'd e  la  v ille  
de Z u r ich .—  JO H A N N E S, * 1613, pasteur à Sirnach  
1635, H in w il 1 6 4 3 ; c ’est avec  lu i que s ’é te ig n it la  
fam ille  en septem b re 1674. Il la issa  sur l ’h isto ire  
n atio n a le  de n om b reux m anuscrits que le Conseil de 
Zurich rach eta  à ses héritiers pour 300 lb . —  Voir L L .
—  Sulzberger : B iogr . V erzeichnis der G eistlichen des 
K t. T h u rg a u .  — II . A ncienne fam ille  de T halheim  su r la  
Thour, m en tion n ée déjà  en 1450. [W .-L.W .et J .F .]

B A S L E R  A N Z E IG E R  (B a s le r  Z e i tu n g ) .  Feuille  
libérale, fondée en 1883, p ara it d eu x  fo is par jour avec  
un sup p lém en t illu stré, le  d im an ch e, Schw eizer H a u s 
fre u n d .  [L. S.]

B A S L E R  N A C H R I C H T E N  (F IN A N Z - UND H A N 
DELSBLATT). Journal libéra l, fondé en 1845, paraît 
actu ellem en t 13 fo is par sem ain e avec  un  su p p lém en t  
du d im anche. [L. S-l

B A S L E R  N A T I O N A L Z E I T U N G , le  p lus ancien  
journal rad ical de B âle, fondé en 1842 sous le nom  de 
Schw eizerische N a tio n a lze itu n g .  En 1862 il fusionna  
av ec  le  Schw eizerischer V o lksfreu n d , e t depuis 1888 re
prit le  t itre  de N a tio n a l-Z e itu n g .  [ S c h w a b e . ]

B A S L E R  V O L K S B L A T T ; fondé en 1873 pour 
sou ten ir  les catholiques de B âle et du Birseclc dans 
leur op p osition  au m ou vem en t v ieu x -ca th o liq u e . Ce 
journal qui eut des déb u ts pénib les lors du K u ltu r 
k a m p f  e s t  a ctu ellem en t l ’organe officiel du p arti ca th o
lique de B âle-V ille  et de B àle-C am pagne. [A . A .] 

B A S S . A ncienne fam ille  bourgeoise é te in te  de la  
v ille  de Soleure issu e de L u d w i g ,  de la  v a llée  d ’A oste , 
reçu bourgeois en 1509. La fam ille  s ’é te ign it av ec  J o s .-  
B e n e d i k t ,  1746-1814. A rm o ir ie s  : de gueu les à un 
chevron  d ’or accom pagné de trois roses d ’argent. —
1. K a r l ,  * à P aris, f  1673, curé à O berbuchsiten  1657, 
à O berdorf 1671. —  2 . U r s - J o s e f ,  1661-1709, grand  
conseiller 1680, J u n g r a t  1702, b ailli de Locarno 1688, 
de F lu m en ta l 1708. —  3. U r s - J o s e f ,  1678-1744, curé 
à K appel 1702, à K esten h olz  1713, chanoine à So
leure 1727, p réd icateur du chapitre. —  4 . U r s - J o s e f ,  
1685-1756, frère du n° 3, nota ire, grand conseiller en 
1736, J u n g r a t  1738, A ltr a t  1752. —  5. A n t o n - F r i e -  
d r i c h ,  1683-1739, fils du n° 2 , grand conseiller en 
1707, b ailli de G ilgenberg 1719, J u n g r a t  1729, bailli 
de F lu m en ta l 1731, A ltra t  1733. —  V oir L L .  —  L L H .
—  Franz H affner : Geschlechter buch. —  P rotas W irz : 
B ürgergeschlechter . —  A lex . Schm id  : K irchensä tze . —  
B esta llu n gsbu ch . [v. V.]

B A S S , V i c t o r .  Ingénieur, de C elerina, * le  2 m ars 
1837 à T urin, étu d ia  à l ’É cole p o ly tech n iq u e  fédérale, 
de 1856 à 1858. P en d an t un  an, il tra v a illa  sous les 
ordres du général D ufour à la  lev ée  des p lans topogra
phiques pour la carte de la  Suisse au 1 : 100 000 ; il fu t  
ensu ite  ingénieur au chem in  de fer du M ont-Cenis à 
M odane et p lus tard  à P la isan ce. E n  1884, de concert 
av ec  d ’autres m aisons su is se s ,il fonda à P erosa A rgen
tin a  près de Turin u n e grande filature de coton , t  le  
22 m a i 1901 à T urin. —  V oir Schw eiz. B a u ze itu n g  1901, 
n° 23. [L. JJ

B A S S A N D . A ncienne fam ille  de P orrentruy. A r 
m oiries  : d ’azur à une fleur de ly s  d ’or 
sur trois m onts du m êm e. —  1. J e -  
h a n n e t a t ,  m aire de Sa in t-U rsanne  
1574. —  2. F r a n ç o i s ,  m aire de Saint- 
U rsanne 1585. —  3. G e o r g e s  et —
4. F r a n ç o i s ,  ’m aîtres bourgeois de 
Sain t-U rsann e en 1614 et 1622. —  5. 
H u m b e r t ,  procureur général près la  
Cham bre royale à B risach , 20 m ars 
1651 ; chargé d ’une m ission  du com te  
d ’H arcourt auprès des autorités de 

B âle en ju ille t  1653, com m issaire pour l ’étab lissem en t  
du Conseil souverain  d ’A lsace à E nsisheim , puis a v o 
cat général à ce m êm e Conseil 1658. —  6. H e n r i ,

a v o ca t à la cour ép iscopale de P orrentruy , f  1726. —
7. F r a n ç o i s - J o s e p h ,  chanoine, custode du chap itre  
de Sain t-U rsann e 1730, p révôt 1733-1741, t  1742. —
8. PIE R R E -F R A N Ç O IS, m aître bourgeois de S a in t-U r
sanne 1 7 5 8 .—  V oir G .-F . Chèvre : H is t, de S t. U rsanne. 
—  R o tt  : R eprésen ta tio n  d ip lo m a tiq u e  IV . [G. A.]

B A S S  E C O  U R T  (all. A l t d o r f )  (C. Berne, D . D elé- 
m on t. V. D G S ). A nciennes form es : B aressicort 1160, 
B arascurte  1179, Boressecort 1256, Beressecourl 1321 ; 
la form e allem ande A lld o r f  se rencontre déjà  en 1181. 
On y  a trou vé des ob jets bürgendes de to u t  prem ier  
ordre (M usée de O élém en t), une v illa  et des m onnaies  
rom aines. B assecourt form e une com m une et une p a 
roisse avec  B erlincourt. L ’église , m en tion n ée en 1303, 
éta it sous le vocab le  de sa in t P ierre ; en 1405 elle fu t  
incorporée au cou v en t de B e lle la y  par H u m b ert de 
N eu ch â te l, évêq u e de B âle. C ette m êm e année, N ico las  
U lrich , de B assecourt, et W alther son oncle, échangèrent  
av ec  le  cou ven t de B elle lay  le  droit de p atronage et 
toutes les d îm es q u ’ils p osséd aien t dans la  v ille , et sur  
le ban de B assecourt. E n 1412, H um bert de N eu ch â te l 
réun it les églises de B assecourt et de B oécou rt en une  
seu le paroisse sous la  con d u ite  d ’un curé p résen té par  
B elle lay  à  l ’approbation  de l ’évêque ; il d ev a it résider à  
B assecourt. L’église , b âtie  en 1587, fu t recon stru ite  en 
1828. P en d a n t la  guerre de T rente A ns, B assecourt fu t 
com p lètem en t ruiné par les Suédois et les Im p ériau x . 
Les 19-20 ju ille t  1871, le v illage  fu t en grande partie  
v ic tim e  d ’un in cen d ie . R egistres de naissances dès 
1702, do m ariages 1725, de décès 1766. P o p u la tio n  : 
1804, 602 h ab . ; 1838, 80 6 ; 1870, 794 ; 1918, 1170. —  
Voir T rouilla t. —  B o n stetten  : Carte archêol. B erne . —  
N otes de A . D au cou rt, arch iv iste  à  U elem en t. [L . M ]

B A S S E R S D O R F  (C. Zurich, D . B u lach . V .D G S ).V g e , 
Com. p o litiq u e  et paroisse, celle-ci com prenant aussi 
N urensdorf. A rm o ir ie s  : d ’argent à une bande d ’azur  
et à u n e fasce de gueu les brochant. A nciennes form es : 
B a zze ls to r f  1155, B a ssü s d o r f  1243, B a sse rs to ff  1361 : 
d érivan t probab lem ent de B arolds-  ou peu t-être  de 
B a rn o ld s-(B a rn u lfs -? ) d o r f  (voir F örstem ann . I, 246, 
248) ; en d ia lecte W assersdorf. O n  a d écou vert sur le  
H om berg un  refuge préhistorique et d eu x  to m b ea u x  
dans le  Scherersholz ; sur la  H eidenburg une v illa  
rom aine. E n tre  B assersdorf et B irchw il, le  lon g  de la  
M auleselgasse, on a m is à  jour un  tronçon de la  vo ie  
rom aine de K lo ten à W interthour. E n 1155 u n  certain  
Gerung fit don d ’un dom aine av ec  serfs à B assersdorf 
au co u v en t de Saint-M artin  sur le  Z urichberg. On trou ve  
p lus tard  com m e propriétaires dans le  v illage  l ’abbaye  
de F isch in gen , le  cou v en t de R u ti, l ’abbaye de S ain t- 
B iaise dans la F orêt-N oire, la  p révôté  d ’E m brach, les 
barons de K em p ten  et des bourgeois de Zurich. Les
H absbourg p osséd a ien t l ’avouerie sur les b iens de la
prévôté  de Zurich et du cou ven t du Z urichberg.
Ils d éten a ien t aussi, du com té de K ibourg, la h au te
et basse ju stic e  de Bassersdorf. Leurs droits p assè
ren t à  Zurich avec  le  com té de K ibourg. B assersdorf 
l it  alors partie  du sou s-b a illiage du com té. J u sq u ’en 
1798, il eu t sa cour de ju stic e ;  de 1798 à  1803 il fu t  le 
chef-lieu  du d istrict de ce n om  ; il ap p artin t en su ite  au  
d istrict de B u lach  1803-1814, puis au h au t b a illiage  
d ’E m brach et dès 1831 au d istrict de B u lach . L e 2 6 fé v .  
1832 une assem blée populaire a d op ta  les s ta tu ts  d ’une  
association  can tonale zuricoise ( B assersdorfer V e re in ) ;  
elle a v a it pour b u t de travailler  à  m ainten ir les con 
q uêtes du libéralism e et de pousser à  une rév ision  du  
p acte fédéral. A u sp iritu el, B assersdorf d ép en d ait au  
m oyen  âge de la  paroisse de K loten  ; une p e tite  église  
de sa in t Jean  y  est m en tion n ée vers 1370. Le 20 o c to 
bre 1509 les h ab ita n ts de B assersdorf et des v illages  
voisin s furent au torisés à élever leur chapelle au  rang  
d ’église b ap tistère , d esservie par un  prêtre ; m ais la  
prébende n e  fu t fond ée q u ’en 1518. A près la  R éform a
tion , B assersdorf d ev in t une paroisse au ton om e ressor
t issan t au  chap itre de R egensberg. E lle  a pour a n n exe  
la  ch apelle de B reite . La co lla tion  ap p artenait au P e tit  
Conseil de Z urich. La d îm e, qui é ta it  en 1319 un  fief  
des barons de T eufen , fu t  rach etée av ec  les cens fo n 
ciers en 1860. L ’école de Bassersdorf, ten u e  dans la  
m aison  de com m une sous la  R ép u b liqu e H e lv étiq u e ,
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fut dotée d ’un  b âtim en t spécia l en 1829 ; l ’école secon 
daire a été fondée en 1837, et la m aison  d ’école cons
tru ite  en 1839. R egistres de naissances dès 1545, de 
m ariages 1553, de décès 1637. P o p u la tio n , 1634 : la 
paroisse 742, le v illage  333 ; 1710, 1477, le  v illage  778 ;

L ’é g lis e  de B assersdorf. D ’ap rès u n e aq uatin te de 1811.

1836, la  com . 825; 1850, 959 ; 1900, 1092 ; 1920, 1204  
hab. —  Voir H eierli : A rchäo l. K a rte  des K ts . Z u rich . 
—  M A C , V III , 1 3 2 ;  X , 7 9 ;  X V , 85. —  U Z . —  
Q S G  X IV  et X V . —  S S R .  —  N üscheler : D ie Gottes
häuser der Schw eiz. —  M em . T ig .  —  K linke : D as 
V olksschulw esen des K ts  Z ü r ic h . —  R ussenberger et 
Städeli : D ie Sekund a rsch u le  in  B .  —  E gli : A cien -  
sa m m lu n g en  n ° 1038. [C. Bf]

B A S S E R S D O R F ,  v o n .  D eu x  fam illes bourgeoises 
de W interthour et de Zurich m en 
tion n ées au x  X I I I e et X V e s. A r 
m oiries : bandé d ’argent et d ’azur de 
six  p ièces à  une fasce de gueu les  
broch an t. Ces fam illes n ’é ta ien t pro
b ab lem ent pas n ob les, m ais d evaien t  
leur nom  à  leur lieu  d ’origine.

I. F a m i l l e  b o u r g e o i s e  d e  W i n 
t e r t h o u r .  —  1. K o n r a d ,  chanoine  
et bénéficier au H eiligenberg près 
W in terth ou r de 1255 à  1298. Son 

sceau  ecclésiastiq u e de 1294 p o rta it une aig le . —  2. 
H e i n r i c h ,  nota ire de la  Cour ép iscopale de C onstance  
de 1388 à 1410. — 3. H a n s ,  bourgeois et juge  de d istrict 
à  W interthour 1405.

II. F a m i l l e  b o u r g e o i s e  d e  Z u r i c h .  R iches serfs du 
cou ven t d ’E m brach qui, d ’après B ullinger, auraient 
fondé le  cou ven t de Selnau . —  1. R u d o l f ,  1265-1278, 
bourgeois de Zurich, donna en 1278 au cou ven t de 
Selnau de n om b reux dom aines à  Zurich, D ietik on , 
O berglatt et R egensdorf, e t en 1272, au cou ven t d ’E m 
brach, un  dom aine à  T össriedern. —  2 . B u r k h a r d ,  élève  
de l ’abbaye de Zurich 1268, chanoine du G rossm unster 
1272, t  15 ju in  1292 com m e m agister  e t diacre du 
G rossm unster. —  3. H e i n r i c h ,  1293-1312, bourgeois 
de Zurich, cam érier du chap itre du G rossm unster 1299, 
otage des S ch w yzois au  co u v en t d ’E insiedeln  1311. En  
1312 il fit don au cou ven t d ’E m brach des biens q u ’il 
ten a it de lu i e t de l ’abbaye de Zurich en qualité de serf, 
ainsi que de ses b iens propres. En 1312 il reçut de la  
prévôté de Zurich le dom aine de P faffhausen  en u su 
fru it. —  Voir U Z  I -X I . —  A rch. d ’É ta t Zurich : U rk. 
S tad t u . Land 522. —  S teuerbücher  I. —  M o n . Germ. 
N ecr. I . —  H auser : C hron ik  des L . B osshart. [F. Hegi.] 

B A S S E T .  F am ille originaire de F ourcinet (D au ph i
ne), reçue à  la  bourgeoisie de G enève en 1790, actu elle
m ent ex istan te  en France. A rm o ir ie s  : d ’azur à  la pom 
m e de pin d ’or. —  1. P h i l i p p e ,  1762-1841, pasteur à

G enève 1796-1825, auteur d ’une E xp lic a tio n  raisonnée  
de l ’A p o ca lyp se . —  2. P h i l i p p e ,  fils du n° 1, 1790-1848, 
p asteur de l ’église suisse de Londres 1814-1817, pasteur  
à G enève 1825, m em bre du Consistoire 1842-1845, 
rédacteur du journal L e P ro testan t 1847-1848. —  Voir 
Rec. gen. S u isse  II , 18. —  H ey  er : E g lise  de Genève 422- 
4 23 . [H. Da.]

B A S S E T . F am ille bourgeoise de G oum oëns-la-V ille  
(V aud), m en tion n ée dès 1567 —  L o u i s ,  * à Orbe le 
15 novem bre 1846, a fa it  ses études au collège de 
N eu ch âtel. P arti pour la R oum anie com m e professeur  
dans la  fam ille V lah ou tzi, il fu t engagé en 1869 com 
m e correspondant pour la langue française à la  chan
cellerie du palais princier à B ucarest. Son in te lli
gence a ttira  b ien tô t l ’a tten tio n  du prince Charles (roi 
dès 1881) qui fit de lu i son secrétaire particu lier. Il 
d ev in t éga lem en t adm in istrateur de la cour et des 
dom aines privés du roi. H om m e de confiance du sou 
verain  ju sq u ’à la  m ort de celu i-ci en 1914, so it p en 
dant plus de 40 ans, il a exercé sur lu i une in fluence  
q u ’il appartiendra à l ’h isto ire de déterm iner et d ’ap 
précier. Par ses conseils, ses in itia tiv es, la  création d ’é ta 
b lissem ents in d ustr ie ls, l ’organisation  de soc iétés de  
culture in te llec tu e lle , l ’appui donné au x  œ uvres sc ien 
tifiq u es et ph ilanthrop iques, il a a ctivem en t contribué  
au progrès m atériel e t m oral de son p ays d ’adop tion . 
Il a été confirm é dans sa charge de secrétaire privé par  
le roi F erdinand. —  V oir F ig u re s  contem poraines de 
R o u m a n ie  I , B ucarest 1914. [M. G.]

B A S S E Y S  (C. V alais, D . Saint-M aurice. V .D  G S). U n  
des h am eau x  de la  com m une de V érossaz. Il partagea  
les destin ées d ’A ussays, appartenant d ’abord à l ’ab 
baye de Saint-M aurice, puis au x  de Cor pour revenir au  
cou ven t en 1295. Il releva dès lors de l ’abbaye ju sq u ’en 
1798 ; il fu t alors incorporé à Saint-M aurice ju sq u ’en 
1822, où avec  A ussays et la D o ey  il form a la  com m une, 
et depuis 1840, paroisse de V érossaz. — Voir art. A u s 
s a y s .  —  Grem aud I. —  de R ivaz : T opographie . —  
H oppeler : B eiträge . [Taf]

B A S S I . A ncienne fam ille  de la  L éven tin e , du Val 
Colla et du V al M aggia. —  1 . F a b i a n o ,  ingénieur m ili
taire de L ugano. E n 1552, il term in ait les bastions de 
P orta  T icinese à M ilan et travailla  en 1564, com m e  
arch itecte, au castello nuovo  de V erceil, en 1578 à la  
citadelle de Turin avec B a ttista  Som azzo, de Lugano. 
—  2. G ia c o m o ,  de V alm aggia, constru isit au début du 
X V I I I e s. le  clocher de l ’église de S a in t-L aurent à B or
m io et de 1732 à 1734 la  chapelle du crucifix  dans l ’église  
de Sain t-A n to in e de B orm io. —  3. A n g e l o ,  curé de 
Colla, d éputé au Grand Conseil tessinois de 1834 à 1846. 
t  le 9 décem bre 1846. —  Voir M onti : A tt i . . .  —  D o tta  :
I  T ic in e s i. —  B S to r .  1891, 1893, 1904. ]C. T r e z z i n i . )  

B A S S I N S  (C. V aud, D . N von . V. D G S ) . Vge où
l ’on a trou vé en 1878 un cim etière bürgende. Il fa isa it  
partie  p rim itivem en t de la châtellen ie de N yon  ; p lus  
tard il en fu t séparé pour form er une châtellen ie avec  
u ne cour de ju stice  com posée du châtela in  et de six  ju s t i
ciers. L ’église releva it dès 1135 de l ’abbaye de P ayern e, 
qui, en 1508, accorda des franchises à B assins. Le do
m aine de l ’abbaye à B assins p ortait le titre de prieuré, 
m ais il n ’y  ava it pas là  d ’étab lissem en t relig ieux. A la 
R éform ation  l ’église d ev in t une annexe d ’Arzier ju sq u ’en 
1667, époque où elle fu t  rattachée à B urtign y . L ’édi
fice, rom an, date probablem ent du X e s. ; des ad jonc
tions y  furent fa ites aux X I I e, X I I I e, X V e et X V I e s.
II fu t  restauré en 1878. —  Voir D H V .  [M. R .] 

B A S S O , B A S S U S . N om  de fam ille de P osch iavo
(G risons), que l ’on rencontre éga lem ent dans le T essin . 
U ne branche de la  fam ille de P osch iavo  s ’é ta it  fixée en 
B avière où p endant un siècle elle fu t  au service de cet 
É ta t  et acqu it une h au te  situ a tion . A son ex tin ction  ses  
biens p assèrent au n° 2 ci-dessous.

A . C anton  d e s  G riso n s. —  1. A n t o n i o ,  pasteur  
à T irano, adm is au synode à P osch iavo  en 1597 ; il 
perd it la  v ie  le 19 ju ille t 1620 lors du m assacre des 
p rotestan ts par la bande de Jakob R ob u stelli. —  
Voir L L .  —  F ort. Sprecher : Gesch. der biindnerischen  
K riege u n d  U nruhen  I, 144. —  J .-R . Truog : D ie
B ü n d n e r  P rä d ika n ten , 12. —  2. T l i o m a s - F r i m x -  
M a r ia  v o n  B a s s u s ,  baron, m em bre zélé de l ’Ordre
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des illu m in és où il é ta it  arrivé a u x  grades supérieurs. 
V ers 1770, il fonda à P osch iavo  une im prim erie d'où  
so n t sortis entre autres : Le p iù  necessarie co gn izion i 
p e i fa n c iu lli  1780, un des prem iers livres d ’école  
du X V I I I e s. non  con fessionn els , e t  V orste llung denen  
hohen S ta n d esh ä u p tern  der E rla u ch ten  R e p u b lik  G rau
b ünden  i n  A n se h u n g  des I llu m in a te n  O rdens, 1788. On y  
tro u v a it des ren seign em en ts sur la  m anière dont l ’Ordre 
a v a it  pris na issan ce et sur les m esures proh ib itives dont 
il a v a it  été  l ’ob jet de la  part de l ’électeur K arl-T héodor  
en 1784. C’est alors que les b iens de P assu s, situ és en 
B avière, furent m is sous séquestre. P assu s, qu i a v a it  
été p od està  à P o sch iavo , s ’adressa a u x  chefs des L igues  
pour q u ’ils p ro testa ssen t contre le  procédé de l ’élec
teu r. ■—  V oir J .-A . Sprecher : Gesch. der R e p u b lik  der 
I I I  B ü n d e  II , 442 et 508. [L. J.]

P . C a n to n  du  T e ss in . —  G io v a r m i ,  * à Airolo vers 
•1550, docteu r en théo log ie . D ’abord chanoine de Saint- 
É tien n e  de N erviano près de M ilan, il fu t en su ite  curé 
d ’A irolo 1578, vicaire arch iép iscopal pour la  Lé v en tin e  
1581, v is iteu r  des trois v a llées am brosiennes pour l ’ar
ch evêq u e 1584, p révôt de B iasca  1585-1629. Il fu t le  
bras d roit e t le  con tinu ateu r de sa in  t Charles Borrom ée  
dans son travail de réform ation  des va llées am bro
siennes ; com m issaire a p osto liq u e et délégué à la  v isite  
du d iocèse de Coire, e t l ’un  des n égociateurs de la  con
v en tio n  du 23 m ars 1589 ; prem ier adm in istrateur et 
recteur du sém inaire de P o lleg io . B asso fu t  le  b ien fa i
teu r de l ’église de B iasca  e t  constru isit les d eu x  ch ap el
les de S a in t-R och  et S a in te-P étron ille . Il a la issé de 
n om b reux  écrits dans les arch ives paroissiales de B iasca. 
Il m ourut le  13 octobre 1629 v ic tim e de son d évou em en t  
pour les p estiférés. —  Voir B S to r . 1881, 1882, 1883, 
1884. —  D ’A lessandri : A tt i  d i S .  Carlo. —  Borrani : 
T ic in o  Sacro . [C. T.]

B A S S O , G i u s e p p e ,  * à R om e le  26 novem bre 1848, 
t  à Grange-Canal le  30 avril 1917, v ice-con su l d ’Ita lie  à 
G enève 1872, consul 1886, consul général 1896-1914. Il 
p rit sa retra ite  avec  le  rang de m inistre p lén ip oten tia ire. 
P en d an t quelques années, il fu t éga lem ent m in istre du 
P ortu ga l. [O. K.]

B A S S O IV IPIER R E, F r a n ç o i s ,  baron de, m arquis 
d'H arouel, m aréchal et d ip lom ate français, * 12 avril 
1579, f  12 octobre 1646, colonel général des Suisses et 
Grisons au  service de F rance 1614. E n v o y é  en E spagne, 
il conclu t le tra ité  de M adrid, du 25 avril 1621, qui d éci
d a it le  retour de la  V alteline a u x  G risons, m ais ne fu t  
pas ex écu té . M aréchal de F rance 1622, am bassadeur  
extraord inaire près la  C onfédération du 12 décem bre  
1625 au  23 février 1626 et du 3 février au 23 avril 1630. 
D ev en u  su sp ect en 1631 il fu t je té  à la  B astille  d ’où il ne 
so r tit  q u ’à la  m ort de R ich elieu . Il a la issé des M ém oires, 
p ubliés en 1665 à Cologne, et rééd ités en 1877. —  Voir 
L L .  —  R o tt : R eprésen ta tion  d ip lom atique  I I I -I V . —  Os
kar E rism ann : M arsch a ll B . u n d  s. S e n d u n g  in  der 
S ch w eiz  1 6 2 5 - 2 6 ,  J S G  1913. | A. R.]

B A S S U S . F a m i l le .  V o ir  B a s s o .
B A S T A R D , B A S T H A R D T . F am illes des cantons  

de S a in t-G ail e t de G enève.
A . C an ton  de S a in t-G a ll. BASTH ARDT, fam ille bour

geoise de la  v ille  de Saint-G all, m en tion n ée du X V e au  
X V I I I e s. —  1. M i c h æ l ,  boucher, t  en 1531 à Lucerne 
des blessures q u ’il a v a it  reçues au com bat du G ubel. —
2. J a k o b ,  1530-1606, m em bre du Grand Conseil 1555.
—  3. L e o n h a r d ,  1544-1613, conseiller 1586, recteur de 
l ’h ôp ita l 1588, bailli de Bürglen 1591, arch itecte  en chef 
1598. —  4 .  J o h a n n e s ,  em ployé de chancellerie, notaire  
im périal 1646, f  1653 dans le P a la t in a ! . —  5. G e o r g ,  
t  1659, frère du n" 4, au teur d ’un récit de la  b a ta ille  de 
W oh len sw il (1653) et d ’une chronologie sa in t-ga llo ise .
—  6. G e o r g ,  m em bre du Grand Conseil, f  1715.
—  7. J o h a n n e s ,  m em bre du Grand Conseil, f  
1778. —  Voir W . H artm an n  : S t. gall. B ürgerge
schlechter (m us. à la  b ib lio th èq u e de la v ille  de Saint- 
G all). —  L L H .  [EL ]

B. C an ton  de G en èv e . BA STA R D, BATAR D . Plusieurs 
fam illes de ce nom , originaires de B ourd igny, ont été  
reçues à la  bourgeoisie de G enève de 1472 à 1791. —
1. J a c q u e s ,  notaire 1576. —  2. F r a n ç o i s - L o u i s ,  juge  
de p a ix  du d istrict de S a tign y  1795, m em bre du Con

seil rep résen ta tif  1814-1819. —  3. M a r c - A u g u s t e ,  
* 1863, p ein tre-aq u arelliste , d écorateur. Il se spécia lisa  
dans la  décoration  des étoffes, pap iers-p ein ts , in térieurs, 
etc ., e t fu t chargé de la  décoration  des groupes de l ’a li
m en ta tio n  et de l'horlogerie su isse à  l ’E x p osition  u n i
verselle  de 1900. Il a ex écu té  aussi une série d ’affiches 
artistiq u es et d ’illu stra tion s pour des éd iteurs parisiens  
e t  am éricains, et exp osé  régu lièrem ent à  la  Société  
n atio n a le  des B eaux-A rts à P aris. —  V oir A rch. d ’É ta t  
G enève. —  Galiffe et G autier : A rm o r ia l.  —  C ovelle : 
L B .  —  R ivoire : B ib lio g ra p h ie . —  S K L .  [Th. F.]

B A S T I A N , O s c a r ,  de L u try  , * 2 4  décem bre 1847, 
t  7 octobre 1912, d irecteur de l ’école can tonale de 
dessin  de L ausanne de 1882 à  sa m ort, p ein tre et d ess i
n ateur d istin gué , é lève  de G leyre. —  S K L .  [M. R.]

B A S T I E R , B A S T E R I I . F am ille  originaire de Ru- 
m illy  (H a u te-S a v o ie ), reçue à  la  b ourgeoisie de G enève  
en 1401 a v ec  J o h a n n e t  qui fu t conseiller de 1408 à  
1413. F uren t encore conseillers : J e a n ,  1462 ; J a c q u e s ,  
1505-1509. Le nom  de B as tier fu t porté p ostérieu re
m en t par des fam illes d ’origine française. —  V oir A rch. 
d ’É ta t  G enève. —  C ovelle : L B .  —  Galiffe et G autier : 
A rm o r ia l. [Ch. F.]

B A S T I  E R . V oir B a t t i e r .
B A S U E L , F r a n ç o i s ,  * à  D û m es (Franche-C om té), 

curé de P orrentruy 1572. Il eu t de n om b reux  dém êlés  
av ec  ses p aroissiens, qu i lu i reprochaien t entre autres de 
ne pas s ’être m ontré à la  h au teu r de sa tâ ch e  durant 
la  p este  qui sé v it dans l ’A joie en 1582 e t  d ’être dem euré  
in a c tif  v is-à -v is  des te n ta t iv e s  d ’in trodu ire la  R éform e  
à  P orren truy . C’est en partie  pour rem édier à  cette  
in action  que l ’évêq u e C hristophe Blarer in sta lla  les  
capucins e t  p lus tard  les jé su ite s  à  P orren truy . —  Voir 
D au cou rt : D ie t. h is t, de l ’a ncien  évêché de B à ie  V , 
279. — K . G auss : R eform ationsversuche in  der B asler  
B ischo fss tad t P ru n tru t,  p . 56 . [A. S.]

B A T Æ N IA . V oir H a l d e n s t e i n .
B A T H E U R , LE B A P T E U R , B A P T I O U  ou  

B A T T I O Z , J e a n ,  de Fribourg, célèbre m in iatu riste  
et en lum ineur, peintre du duc A m édée V III  de Sa
v o ie . Le 5 avril 1427, il accom pagne M anfred de Sa
luées dans un  v o y a g e  en Ita lie  de 3 m ois et dem i. En  
vu e  d ’un grand tournoi, il p e in t pour son  souverain  des 
bannières, des co tte s d ’arm es arm oriées, e tc . Il travaille  
à  la  sa lle  n eu v e  et à  la  chapelle du château  de Cham- 
béry, y  restaure les faucons p ein ts sur les m urs. Il est 
à  la tê te  d ’un atelier ou tra v a illen t Jean  L ache, de L au
sanne, G uillaum e de C oppet, Jean  de La R oche, Jean  de 
M etz, P ierre de G enève, D om enico de V enise, P éronet 
L am y l ’en lum ineur II trava ille  éga lem en t p o u r le  com te  
de G enève. En 1443 il p ein t pour le duc six  douzaines  
et dem i de p avois qui furent donnés au x  B ernois. Son  
ch ef-d ’œ u vre, conservé à  la  b ib lio th èq u e de l ’Escurial 
en E sp agn e, est l ’en lum inure d ’un m anuscrit in -fo lio  de 
l ’A p ocalyp se , renferm ant 98 m iniatures de grand lu xe  
sur 49 feu ille ts , qui a p p artin t su ccess iv em en t au x  prin
ces de la  m aison  de Savo ie , à  M arguerite d ’A utriche, 
Marie de H ongrie et P h ilip p e II d ’E sp agn e. Les 24 
prem iers fo lios so n t de Jean  B ath  eu r qui les a exécu tés  
de 1428 à  1435 ; la  seconde partie  a pour auteur P éro
n et L am y et la tro isièm e, exécu tée  en 1482, Jean  Co
lom be, de B ou rges. Il ex iste  encore des ta b le a u x  de 
B ath eu r au  m usée de T urin.

On a vou lu , à  to r t, id en tifier Jean  B ath eu r av ec  m aî
tre Jean  S ap ientis ou avec  Jean  W itz, père de Conrad, 
l'au teu r du célèbre retab le de 1444 de la  cathédrale de 
G enève. —  B ib lio g ra p h ie  : D ufour et R ab u t : P ein tres  
et p e in tu re s  de Savo ie  d u  X I I I e a u  X V e s., dans M é 
m oires et doc. Soc. sav. d ’h ist. X I I . —  M ugnier : D ocu
m ents in éd its  { ib id . X I I  et X X X ) . —  C. de Man da ch : 
L es p e in tre s W itz , dans Gazette des B e a u x -A r ts , 1907 II , 
et 1911 II  ; Les p e in tu re s  d ’A b o n d a n ce , dans Gazette des 
B e a u x -A r ts , 1913. —  V esm e et Carta : I  m in ia to r i dell’ 
A p o ca lisse , dans l ’A rie IV , 1901. —  Durrieu : M a n u s 
crits d ’E sp a g n e , dans B ib l. Ecole des Chartes, t .  54. —  
Guiffrey : A lc u n e  note su lle m in ia tu re  dell’A poca lisse , 
dans l ’A r te  IV . —  U n m a n u scrit de la m a iso n  de Savo ie  
à l ’E scu r ia l, dans C hronique des A r ts ,  1 8 9 5 .—  B radley  : 
A  d ic tio n a ry  o f  m in ia tu r is ts .  —  José-F ernandez M on
ta n a  : E l A p o c a lip s is  de S a n  J tia n ,  dans M useo  de
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antiguedades espanolas  IV . —  Cibrario : E conom ia  
p o litica  del m edio  evo. —  M andach, dans R evue de 
l ’art chrétien  1913, et dans R evue de l ’a rt a ncien  et 
m oderne  1907. —  C om ptes de Turin (copie B esson  au x  
Arch. d ’E ta t  de Fribourg). —  S K L .  [F. D.]

B â T I A Z  (L A ) (G. V alais, D . M artigny. V . D G S ).  
Com. et vge connu su rtou t par son ch âteau  b â ti proba
blem ent sur l ’em placem ent d 'une tour v ig ie  rom aine. 
La tour de la  B âtiaz ap p artenait p rim itivem en t, avec  
M artigny, a u x  évêq u es de Sion , à qui elle fu t  d isputée à 
plusieurs reprises par les com tes de Savoie. E n  1259 
Pierre de Savoie s ’em para de M artigny, e t  dans le traité  
qui su iv it, o b tin t to u t  le  territoire de la M orge, de Con- 
th e v  à ce bourg. C’est à ce tte  époque q u ’il fa u t placer  
les réparations fa ites à La B âtiaz par le P e tit  Charle
m agne. Le tra ité  de M artigny, de 1268, rendait ce ch â
teau  à l ’évêq u e, et en 1281 celu i-ci, P ierre d ’Oron, le 
reconstru isait en le fortifian t et en y  p laçan t une gar-

B Â T I E  (B astie  ou bastide =  château-fort), nom  de 
plusieurs ch âteau x  et fiefs du territoire actuellem ent  
gen evois (v . D G S ).

I. La B a t i e - B e  a u r e  G a r d , désignée aussi sous le nom  
de B âtie-C ham pion  ou B âtie  sur V ersoix , n ’offre plus 
que quelques ruines au N ord de B ossy , au lieu  dit 
V ieille-B âtie . D ès les tem p s les plus anciens, elle a dé
pendu des sires de G ex dont elle é ta it  une des forteresses 
défendant le  Nord de leur p ay s. Ce ch âteau  fu t m aintes  
fois a ttaq u é p en d an t les guerres du X V I e s. ; le 1 2  ja n 
vier 1590, il fu t pris par les G enevois, sapé et dém oli le  
24 du m êm e m ois. D ès lors ses ruines ne furent poin t  
relevées. —  V oir Regeste. —  J . Brossard : H isto ire ... du  
P a y s  de Gex. —  Papiers M allet (à la  Soc. d ’h ist. de 
G enève). —  A H S .  —  A rch. d ’E ta t  G enève : T  e t D.

II . B a t i e - C h o l e x .  Plusieurs ch âteau x  on t porté ce 
nom  ; celu i qui in téresse G enève a aussi é té  appelé  
B âtie-C om pey et vu lga irem en t R oilleb ot ou R ouelbeau . 
Il a été con stru it en 1318 par H um bert de C holay (Cho- 
lex) pour le  com te de G enevois et fa isa it partie d ’un  
sy stèm e de forteresses élevées pour ten ir tê te  au com te  
de S avoie. P eu  de tem ps après, elle fu t prise par Edouard  
de Savoie, saccagée, puis reconstru ite . E n  m ars 1536, 
la B âtie-C holex  fu t prise par les G enevois com m e gage  
puis su b h astée pour payer les frais de guerre. On la  
nom m a alors, pour la  prem ière fo is, R oillebot. Les 
G enevois a y a n t rem is to u te  ce tte  région a u x  Bernois, 
ces derniers, par le tra ité  de 1564, rétrocédèrent leurs 
droits au duc de S avoie et la  B âtie  fit retour à ses 
anciens propriétaires, les G enève-L ullin . D e nos jours, 
les ruines de la  B âtie-C holex , qui s ’é lev a it entre les  
v illages de M einier-la-T our et du Carre d ’A m on t, fo n t  
partie du dom aine de la  T ouvière . E lle éta it autrefois le  
siège d ’une seigneurie av ec  h a u te , m oyen ne et basse  
jur id iction , droit de carcan et p atib u les à trois p i
liers. On a vou lu  voir à R o illeb ot les restes d ’un  
château  du roi G ondebaud ; c ’est une erreur qui re
pose sur une fausse in terp réta tion  du m ot Q uadruvium  
qui désigne Carouge et non  le  Carre. —  Voir A rch. 
d ’E ta t  G enève : T  e t  D  ; Mns h istoriques, R C  ; 
R egeste . —  B lav ign ac : E tudes su r  Genève II , 1 1 9 .—  
L .-E . P icard : L ivre  de ra ison  d ’u n  se igneur de Savo ie. 
—  M ém o ria l de la Soc. d ’H is t. et d 'A rc h , de Genève.

I I I .  B a t i e - M e l l i é .  Le château  de la  Bâtie-M ellié  
(M eslier, M eiller, Millier) s ’é leva it sur le  prom ontoire  
dom in an t la  jo n c tio n  du R hône et de l ’A rve, à l ’ex tré
m ité  O uest du bois de la  B â tie  actu el. Le 17 ju ille t 1318, 
la B â tie , en partie  constru ite , est inaugurée so lenn elle
m en t, reconnue à l ’évêque par le  com te de G enevois. 
C ette prem ière construction  d eva it être en b o is . D ès que 
le com te de Savoie, E douard, apprit la  construction  de 
cette  m aison-forte, il  v o u lu t s ’en em parer. Après avoir  
a b attu  la  B âtie-C om p ey, il ch evau ch a  en 1318 avec  ses  
troupes, m ais tro u v a n t le p on t d ’A rve rom pu, il s ’effor
ça sans y  réussir de passer à gué. La Bâtie-M ellié p u t  
être term inée et dem eura lon gtem p s une place forte  
im p ortan te . D ès le  X V I e s. elle é ta it  ru inée, et au  
X V I I I e s. on en v o y a it  encore des restes im p ortan ts. 
La seigneurie de la B âtie-M ellié, in féodée à la  fam ille  
de Term èr, com prenait l ’ancienne paroisse de L ancy  
ju sq u ’à Carouge. E lle passa  en diverses m ains, e t son  
dernier possesseur, H enri-Joseph, m arquis de Challes, 
v en d it, après procès, ses droits et les m asures du châ
teau  à G enève le 1 4  aoû t 1756. —  Voir A rch. d ’E ta t  
G enève : T  e t  D . [L ouis B l o n d e l . ]

b â t o n  d e  J U S T I C E .  V o ir  S c e p t r e .
B Â T O N S  ( G U E R R E  D E S ) .  D ém on stration  qui 

eut lieu  à Fribourg, sur la  place de l ’H ôtel de ville , 
le  2 déc. 1830, dans le b u t d ’obtenir la  révision  de la 
C onstitution  cantonale dans un sens plus dém ocratique  
et égalita ire. On lu i donna ce nom  parce que les paysans, 
au nom bre de p lusieurs cen ta in es, su rtou t du d istrict de 
Mo rat, m assés près du v ieu x  T illeul et décidés à envahir  
l ’h ô te l de v ille  au cas où ils n ’obtiendraient pas sa tis 
faction , é ta ien t arm és de cannes noueuses et de solides  
gourdins. Il n ’y  eut cependant aucun coup de feu  tiré  
et pas une g o u tte  de sang versé. Le Grand Conseil, 
réuni à l ’H ôtel can tonal, é ta it dans une ag ita tion  ex trê 
m e, m ais il céda en p rom ettan t au peuple une C onsti
tu tio n  n ou velle  qui fu t en v igueur jusqu 'au  Sonderbund

La Tour de la Bâtiaz. D 'après l ’A P S . p. 376.

nison . En 1399 la  B âtiaz  fa isa it retour à la Savoie, m ais 
en  1475, lors de la  conquête du Bas-V alais par les 
H au ts-V ala isan s, elle fu t ruinée en partie ; réparé par 
l ’évêque. S ilinen, le château  fu t  assiégé et pris le 15 
jan v ier  1518 par Georges Supersaxo, qui l ’occupa quel
que tem ps puis y  m it le  feu . A ctu ellem ent, il n ’en sub
siste  q u ’une tour décap itée s ’é levan t sur une enceinte  
carrée qui paraît lu i avoir servi de p iéd esta l. —  Voir 
Gremaud I I I . —  R am eau  : C hâteaux va lla isa n s , 20. 
—  Cibrario : S to ria  d i S avo ia  V . —  G ay : H is t, d u  V a l
la is . _—  Bocard : H is t, d u  V alla is. [Ta .]

B Â T IA Z  (L A ) . F am ille  noble de Granges (Valais) 
m entionnée dans la seconde m oitié  du X I I I e s. —  
F e r r o d , notaire, fu t  l ’hom m e de confiance de l ’évêque  
Edouard de Savoie. A près la  chute des La Tour, il 
revêtit les fonction s de châtela in  de B as-C hâtillon  et 
reçut à ce tte  occasion la  tour de G oubin, pu is, en aug
m en tation  de fief, M usette et des terres à B ernune. En  
1361, il représenta la com m unauté de Sierra avec  Jac
ques d ’A nniviers. Ferrod a v a it q u itté  Granges pour 
venir hab iter la  tour de G oubin à Sierra. Il la issa  deux  
filles, P errette, alliée à Jean  de Chevron, v idom ne de 
Sierra, à qui elle apporta la tour de Goubin, et Isabelle, 
m ariée à A ntoine d ’A n ch ettes. La fam ille s ’éteign it à la 
fin du X I V e s. dans la personne de Ferrod. [T a . ]
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La scène de l ’h ô te l de v ille  a é té  reprodu ite  par un  
pein tre M uller en un  p e t it  tab leau  au  m usée h istoriq u e  
de Fribourg. —  Voir F A  1912. —  Strenne® fr ib o u r-  
geoises 1899. —  W a tte le t , dans F G  1911. —  E n gel
hard : D a rste llung  des B e z irk s  M u rte n . —  H . de Schalter : 
S o u ven irs  d ’u n  officier fr ibourgeo is. —  A . R aem y de 
B ertign y  : M ém o ire s .—  C ourrier fr ibourgeo is  1830. [F .D .]  

B A T S C H E L E T ,  H a n s .  Peintre-verrier à Berne  
1552-1580, reçut de la  v ille , de 1552 à 1509, n eu f p a ie
m ents pour des v itr a u x . Il paraît déjà en 1554 com m e  
quincailler et en 1555 e t  1559 com m e sp éc ia liste  en 
p yrotech n ie . —  V oir K asser : A m t  u n d  Schloss A a r 
w angen . —  S K L .  —  R egistre de m ariages des bour
geo is , 1547-1564. [K.-R.j

B A T T A G L I A .  Fam ille  des G risons, de P räsanz  
(O berhalbste in ), dont so n t issus p lusieurs ecclésias
tiques m arq u an ts. —  1. J o i i a n n - A n t o n ,  * 1726, d o c
teur en théo log ie , écolâtre 1781, fond a  en 1793 deux  
bourses d ’étu d ian ts, de 2000 et 3500 il. f  1802. —  2. 
B a b t h o l o m æ u s - A n t o n ,  * 1794, chanoine de l ’église de 
Coire 1836, custode du chap itre 1862, f  1868. —  Voir 
Schw eizer K irch en ze itu n g  1868, p . 249. —  3. B a r t h o -

l o m æ u s ,  chanoine t i tu 
laire à Coire 1795, éco 
lâ tre  et v ice -d o y en  1814, 
f  1826. —  4 . J o i i a n n -  
A n t o n ,  chanoine à Coire 
1827, v ice-d oyen  1835, 
doyen  1836. —  Voir 
C h.-M .Tuor : D ie R e ih en 
fo lge der resid ierenden  
D om herren in  C hur  
(J H G G  1904). —  5 . J o 
h a n n - F i d e l i s ,  * 1829, 
p rofesseur au sém inaire  
de Coire 1857-1859, au  
C ollège M aria H ilf  à 
S chw yz 1 8 5 9-1874 ,ch an 
celier ep iscopal 1874- 
1879, chanoine 1879, 
év êq u e de Coire 1888, 
assista n t du Sain t-S iège  
e t  com te rom ain  dès 
1905, p rit sa retra ite  le  
12 février 1908, f  10 sep 
tem bre 1913 à Zizers ; 
en seveli à Coire. —  Voir 

Joh ann -F id elis  B a ttag lia . J .-G . M ayer : Gesch. des
D 'après u n e p hotograph ie. B ù t . C hur  I I , 682. —

B ü n d n e r  T a g b la tt 1913, 
213 et 215 . —  6. J o h a n n - G e o r g ,  aum ônier de la  garde  
p ap ale, v é c u t  su rtou t à B ologne, t  1862 à Cazis. [F. p.] 

B A T T A G L I M I .  Fam ille  de Cagia llo . —  1. M a r c x 
* 1645, t  à Césène 1717, évêque de N ocera et Césène, 
auteur d ’une Is to r ia  u n iversa le  d ì tu tti  i  concili... d i 
sancta  C hiesa, 1686, et des A n n a li  del Sacerdozio e 
de ll’ im p er io  in to rn o ... d i nostra  sa lu te , 1701. —  2 . F r a n -  
c e s c o - M a r i a ,  f  10 octobre 1828, prit part a u x  évén e
m en ts p o litiq u es de la  fin du X V I I I e s. P résid en t du 
gou vern em en t provisoire 1798, d éputé à la  D iète  tessi-  
n oise  1801, m em bre du tr ib un al du d istrict de Lugano  
1802, p lus tard  juge à la  Cour d ’A p p el ; député au  
Grand Conseil 1803-1827, v o ta  pour la  cession  du Sud 
du Tessin  à N apoléon  en 1811. —  3. A n t o n i o ,  fils du 
n" 2, * 1782, t  1858, nota ire, juge  à la  Cour d ’A ppel, 
d ép u té  au Grand Conseil 1827-1830. —  4 . C a r lo ,  fils 
du n° 3, * 1812, f  10 ju ille t  1888, a v o ca t. E tu d ia n t à 
G enève, il prit part en 1834 à la  te n ta t iv e  d ’invasion  
de la  Savoie par M azzini, et de ce fa it fu t exp u lsé du 
can ton . D ans le  T essin , il fu t  un  rep résen tant in flu en t  
du p arti rad ical a van cé, fond ateu r et prem ier rédac
teu r , avec  P ietro  Peri, du R epub b lica n o  della Svìzzera  
i ta lia n a ,  de L ugano, 1835. Il so u tin t aussi a ctivem en t  
la  D em ocrazia , de B ellin zon e, et fu t l ’insp irateur de la  
T r ib u n a ,  réd igée par son  fils A n ton io . Il f u t  un des 
artisans de la  révo lu tion  de 1839 et un  partisan  de la  
C onstitution  fédérale de 1848. P rom oteur du chem in  
de fer du G othard, 1865, e t  m em bre de la  C om m ission  
fédérale pour la  rectifica tion  des frontières du canton  
avec l ’Ita lie , 1861. D ép u té  au Grand Conseil à p lu 

sieurs reprises de 1839 à  1888 ; d ép u té  à  la D iè te  de 
L ucerne 1844, au  Conseil des E ta ts  1855, au Conseil 
n a tio n a l 1848-1851, 1862-1875, 1884-1887. D ès 1872  
ju g e  su p p léan t au T ribunal 
fédéra l ; au m ilita ire, co lo 
nel en 1862, com m anda  
la  réserve tess in o ise  au  
Sonderbund . B attag li ni 
fu t  encore syn d ic de L u 
gano p en d an t p lusieurs 
années ; il p r it une grande  
part à l ’élaboration  des 
lo is tessin o ises a n tic lér i
cales. —  5. A n t o n i o ,  fils 
du n° 4, * 8 octobre 1845  
à L ugano, a v o ca t. D ép u té  
au Grand Conseil dès 1888, 
p résident de ce corps 1894  
et 1897 ; d éputé au Conseil 
des E ta ts  1893-1919, con 
seiller d ’E ta t  1901-1905.
M em bre du Conseil d ’ad 
m in istration  des C. F . F ., 
prom oteur du funicu laire  
du San S a lvatore, 1885, 
p résident de la  Soc.

Carlo B a tta g lia i.  
D 'après u n e  p hotograph ie.

tessin o ise  des B eau x-A rts, 
consul de l ’U ru gu ay  pour le T essin  dès 1873 ; grand  
juge dans l ’arm ée. —  6. E l v e z i o ,  fils du n° 4, * 9 sep 
tem bre 1857 à L ugano, a v o ca t et nota ire. M em bre de la  
C onstituante 1892, d éputé au Grand Conseil 1893-1905, 
président de ce corps 1895 et 1898. P résid en t du p re
m ier Conseil com m unal de L ugano 1901-1904, sy n d ic  de 
cette  v ille  à trois reprises. —  V oir B S to r .  1890 et 1915.
—  D o tta  : I  T ic in e s i...  [C. T r e z z i n i . ]

B A T T E N  D O R  F.  V illage. V oir C o r b a n .
B A T T I E R .  F am ille bourgeoise de B àie, é te in te  dans

la  seconde m oitié  du X I X e s. Les ancêtres son t les deux  
frères : J e a n  qui acq u it la  bourgeoisie de Bàie en 1569 
et J a c q u e s ,  en 1573. C’éta ien t les fils de J a c q u e s ,  
riche n égocian t de Sain t-Sym phorin  près L yon , qui 
s ’é ta it  réfugié à G enève pour cause de religion . Ils 
épousèrent les filles du m édecin  Jean  B auhin . A  citer  
parm i les descendants de l ’aîné : —  1. P e t e r ,  1636- 
1690, conseiller du prince-électeur de Brandenbourg, 
p uis du duc de L unebourg, entra ensu ite  au service des 
P rovinces-U n ies d on t il fu t  l ’am bassadeur en E spagne.
—  2 . J o h a n n e s ,  cousin  du n° 1, 1650-1718, fu t pasteur  
à M ünchenstein . —  3. F é l i x ,  1691-1767, fils du n° 2, 
m em bre du Conseil 1734, grand bailli à R iehen  1736, 
du Conseil secret 1738, O berstzun ftm eister  1740 et 
bourgm estre 1760. —  4. R e i n h a r d ,  1724-1779, p e tit-  
fils du n" 2, m em bre de l ’A cadém ie des Sciences de 
B erlin , m édecin  à N eu sa lza , où il m ourut. —  D ans la  
descendance du frère cad et, Jacques : —  5. J a k o b ,  qui 
m ourut à Londres en 1643 alors q u ’il é ta it  secrétaire du  
com te de L eicester, v ice-ro i d ’Irlande ; il a v a it fondé  
une bourse pour ceu x  de sa fam ille  qui étu diera ien t la  
théo log ie . —  6. S im o n ,  1629-1681, professeur d ’éth ique  
et de droit. —  7. S a m u e l ,  cousin  du n° 5, f  1698, bailli 
de V alle M aggia. —  8. J o h . - R u d o l f ,  fils du n° 7, f  1681, 
b ailli de M endrisio. —  9. F r i e d r i c h ,  1659-1722, fils du  
n° 6, hébraïsant connu et pasteur de Sain t-A lb an . —
10. J a k o b ,  1664-1720, frère du n° 9, professeur de 
droit, avocat-con seil de la  v ille  et secrétaire p erpétuel 
de l ’A cadém ie ; c ’é ta it  une au torité  en m atière d ’a n ti
qu ités grecques et rom aines. —  11. S a m u e l ,  1667-1744, 
D r m éd ., professeur de langue grecque, écrivain  extraor
d inairem ent fécon d . [A . B.]

B A T T I N E  ( C o lo m b  d e ) .  Voir C o p p o n e x .
B A T T I S T A .  N om  de plusieurs artistes tessino is  

dont la fam ille est in con n ue . —  1. B a t t i s t a ,  de P rim o, 
de M orbio, m aître-con stru cteu r que l ’on trou ve avec  
d ’autres com patriotes à Sanseverino M arche le 30 
m ars 1471. —  2 . B a t t i s t a ,  de M aroggia, scu lp teu r, 
p eu t-être  un  m em bre de la  fam ille des R odari. Il tra 
va illa  à la  con stru ction  de l ’église collégiale de B ellin -  
^one, et est m en tion n é de 1530 à 1550. f  p robab le
m en t en 1561. —  3. B a t t i s t a ,  de L ugano, scu lp teu r  
et a rch itecte , t  à M acereto 1538 (Ita lie ). F it  les 
plans et com m ença la  construction  de l ’église de N . D .
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de M acereto, m ais fu t tu é  par la  chute d ’un arc de 
l'ég lise au cours des tra v a u x . Son œ uvre fu t continuée  
en 1558 par des artistes de B issone. —  V oir B S to r .  
1903. —  A rch ìv io  Storico lom bardo  1900. —  B ren tan i : 
S toria  artis tica  della collegiata d i B e llin zo n a . —  
A L B K .  [C. Trezzini.]

BATTIVI A N N ,  E r h a r d ,  de M ühlheim  en Brisgau, 
m aître ès arts, adversaire de Zw ingli. Il fu t d ’abord  
chanoine de B erom ünster, puis recteur de l ’U n iversité  
de B âle 1492, prédécesseur de Z w ingli com m e curé du  
G rossm unster de Zurich ju sq u ’en 1518, chanoine cette  
année-là . Lors de la  d ispute zuricoise de jan v ier  1524 il 
d éfen d it la  m esse, et résigna ses fonction s de chanoine  
de Zurich le  16 octobre 1525. Il fond a  en 1531 le H iero- 
n ym u s-G o lleg iu m  à l ’U n iversité  de Fribourg-en-B risgau  
et m ourut en 1533. —  V oir E g li : A c le n sa m m lu n g . —  
A th e n a e  R auricae  460. —  H ottin g er  : H isto r ia  E cclesia s
tica  V II 88. —  R iedw eg : Gesch. des K o lleg ia tstiftes  
B ero m ü n s te r . —  P esta lozzi : D ie Gegner Z w in g lis  am  
G rossm ünsterstift... p . 40 , 115 et 142. — - K opp : Z u r  
G eistesku ltur des S tifte s  B erom ünster  24. [C .B .]

B A T Z E N ,  B A C H E .  M o n n a ie .  Voir P l a p p a r t .
B A T Z E N B E R G  (C. Zurich, D .H in w il, Com. R iiti. 

V . D G S ).  A ncien  château  sur le  B atzen b erg  qui fu t  
h ab ité  au X I V e siècle par une fam ille  de ce nom . Celle- 
ci, un ram eau des chevaliers M eyer, de D ü rn ten , a 
com p té  des m in istériaux  des com tes de T oggenbourg  
et de l ’abbaye d ’E in sied eln . A r m o ir ie s :  coupé de sable  
à une face d ’argent, et éch iqueté de sable et d ’argent. 
La fam ille  s ’est éte in te  vers 1360, les ruines du château  
so n t encore v isib les, —  Voir U Z. —  S ieg elabb ildungen  
zu m  U Z  V I, V i l i .  — E gli: D er ausgestorbene A d e l von  
S ta d t u n d  L andschaft Z ü rich . —  M A G  X X I I I , 300. —  
Z T  1915-1917, p. 33. [C. B.j

B A U D .  N om  de p lusieurs fam illes g en evo ises et 
vaudoises.

A . C anton  de G en èv e . Les p lus im portan tes fa m il
les Baud sont :

I. Fam ille issue de P i e r r e ,  f  a v a n t 1297. —  1. 
P i e r r e ,  professeur ès lo is 1297, chanoine 1306. —  2. 
M i c h e l ,  syn d ic et recteur 1307 ; il fu t cosignataire du 
tra ité  de 1309 avec  A ym on , évêq u e de G enève, tra ité  
concernant la com m une de G enève. F am ille éte in te  
probab lem ent au X V e s.

I I . F am ille  de Carraz (Presinges. G enève) dont l ’an 
cêtre est —  1. M e r m e t ,  syn d ic  1327, devenu  m aréchal 
héréditaire de la  cour de l ’évêque par son m ariage avec  
M arguerite L a m b e r t .—  2 . P i e r r e ,  p etit-fils  du n° 1, 
n otaire, conseiller 1394, syn d ic  1428. —  3. J e a n ,  du 
conseil des C inquante 1502, « cap ita in e des artilleries  
de cette  cité », se fit recevoir bourgeois de Fribourg avec  
son  beau-frère B esançon  H u gu es. Il fut un des défen 
seurs de l ’indépendance de G enève et app artin t au 
P e tit  Conseil de 1514 à 1516. D even u  syn d ic  après la  
conclusion  du traité de com bourgeoisie av ec  Fribourg  
en 1519, il dut renoncer à ses fonction s le  27 a oû t déjà, 
l ’alliance a y a n t été  rom pue, m ais refusa de rendre ses 
com p tes a u x  n o u v ea u x  m a g istra ts . P rivé , pour ce fa it, 
de sa bourgeoisie, il la  recouvra en 1520 et fu t  réélu  
syn d ic  en 1523, t  le 19 m ars 1529. —  4 . P i e r r e ,  p arti
cipa à la conspiration  du 30 ju ille t  1534, m ais fu t  gracié  
en 1536. F am ille é te in te  à la  fin du X V I e s.

I I I . F am ille de P eissy  (Sa tig n y , G enève) m entionnée  
déjà en 1392, adm ise à la bourgeoisie en 1519. E lle a 
com p té un certain  nom bre de notaires : J e a n ,  1390- 
1423 ; P i e r r e ,  1457-1480 ; E t i e n n e ,  1484-1510 ; 
N i c o l a s ,  1516-1547 ; P a u l ,  1537-1547.

IV . Fam ille de Céligny rem ontant à H u m b e r t ,  v iv a n t  
1435. —  1. J e a n - M a r c ,  * 1828, peintre sur ém ail, a 
travaillé à m oderniser l ’ém aillerie que la  routine em 
p êchait de se d évelopper. E lèv e  de M enn, il a p ein t 
aussi des paysages et des portraits. Sa reproduction  
sur ém ail de la V énus im pudique de G leyre, exécu tée  à 
la  dem ande de ce dernier, est exp osée au m usée de la  
m anufacture de Sèvres. —  2 . A u g u s t e  B a u d - B o v y ,  
1848-1909, élève  de B . Menn de 1863 à 1868. Il épousa  
en  1868 la  fille de Ju les B o v y  et se fit l ’élève de sa fem 
m e, habile pein tre sur ém ail. Professeur à l ’école d ’art 
1869-1879. D e 1880 à 1881, il v is ite  et fa it  une cam pagne  
artistique en E spagne, séjourne à M elleriaz (V aud) de

1881 à 1882 et à  Paris de 1882 à  1888, où il est en rela
tion  avec  de grands artistes, Corot entre autres. D es 
séjours dans les A lpes en 1885 et 1886 l ’orientent défi
n itiv em en t du côté de la  
pein ture a lpestre. Ses 
œ u vres son t répandues 
dans les principaux m u 
sées de la  Suisse. —
3. M a u r i c e ,  fils du n ° l ,
1866-1915, graveur sur 
bois, élève, pu is collabora
teu r du xy lograp h e fran
çais C lém ent B ellengcr. Il 
a illu stré entre autres L a  
m a iso n  du  chat q u i pelote, 
de B alzac, et les P etites  
chroniques genevoises, de 
P eter . Son œ uvre princi
pale la  p lus im p ortan te  est 
l ’A lb u m  B a u d -B o v y ,  repro
d uction  de v in g t tab leau x  
du pein tre A . B au d -B ovy , 
auquel il trava illa  de 1898 
à  1901. Certaines des A u gu ste  B aud-B ovy. D'après un  
planches de cet album , autoportrait (co ll. M aillart). 
exposées à  Paris en 1900,
lu i va lu ren t une m édaille d ’argent. Très m êlé au jeune  
m ou vem en t littéraire, il collabora aussi à  plusieurs re
vu es d ’art. —  4. D a n i e l ,  fils du n° 2. * 1870, auteur  
du livret des A rm a il l is  e t  de la Fête de J u in  (G enève  
1914). —- 5 .A n d r é - V a l e n t i n , pein tre, fils du n °2 , 1875- 
1903. E lèv e  de son père, de B. Menn et de H ugues B ovy , 
fit partie du groupe d it Les H u m a n is te s . D eu xièm e prix  
ex-æ quo avec I-Iodler au concours Calarne en 1895. —  
6. E d o u a r d - L o u i s ,  peintre et dessinateur, * 1878, 
élève de L. D unki et de B . Bodm er. Il exp osa  pour la  
prem ière fois à  G enève en 1901 et se sp écia lisa  ensu ite  
dans l ’affiche et l ’illu stration . —  Voir S K L  I et IV . —  
A rch. d ’E ta t  G enève. —  Galiffe (M n s.)—  Covelle : L B
—  R oget : L es S u isses  et Genève. —  B I G .  —  D é
m ocratie su isse . [ T h .  F œ x . ]

V. F am ille de C hêne-T hônex. A n t o i n e ,  * à  Chêne 
1805, curé puis d oyen  de la paroisse catholique de 
Berne 1832, p rotonotaire ap osto liq ue 1865. A v ec  l ’ap 
pui des fidèles et de.b ien fa iteu rs il con stru isit l ’église 
cath oliq u e (qui appartient au jou rd ’hui au x  v ieu x-  
cath oliq u es), m ais n ’en v it  pas l ’ach èvem en t intérieur, 
t  1867. A u teu r de : L ’orthodoxie de la confession  sacra
m en te lle .—  Voir K K Z  1867. [K. R .]

B . C anton  de V au d . F am ille d ’A pples, connue dès 
le X V I e s. —  1. H e n r i ,  
t  1876, général au service  
de R ussie, fit les cam 
p agnes de P ologn e et. du 
C aucase. —  2 . C h a r l e s ,
* 1825, t  26 déc. 1908, 
hom m e p olitiq u e, m em bre  
du Conseil d ’E ta t 1874- 
1885, conseiller nation al 
1873-1893, lieu ten a n t-co 
lon el, d it le  com m andant 
B aud ; a légué à  l ’E ta t  de 
V aud sa  fortune évaluée  
à 600 000 francs. L ’E ta t  
a fondé à  sa m ém oire un  
asile de v ieillards à  A pples.
—  P S  1909, n° 399. —
L ivre  d ’Or, 58. [M .R .l

B A U  D A T .  F am ille ori
ginaire d ’A r n e x s /O r b e .—  C harles Baud.
E M IL E -A b  RAM, * à  Gen- D’aprés u n e p hotograph ie, 
thod  le 9 n ovem bre 1856,
t  à  Lausanne le  11 septem bre 1899, professeur de 
langue et de littératu re grecques au collège classique  
et à  l ’académ ie, puis à  l ’un iversité  de L ausanne. fM . R .]

B A U  D E N  B A C H  E R ,  H e i n r i c h - E m i l ,  de Mo rat, 
pasteur et écrivain , * le 24 jan v ier  1874, étudia  à B âle  
et H eidelberg, d ev in t pasteur à R ötenbach  1897, à 
D ouanne 1900 et à  Berne, à  l ’église de S a in t-P au l, 1905; 
en m êm e tem p s, m aître au  gym nase et à  l ’école secon-
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daire des garçons ; fond ateu r et président de l ’œ uvre  
alim enta ire (Sp eisean sta lt) du  quartier de la  L änggasse  
et m em bre d ’autres in stitu tio n s  d ’u tilité  p u b liq u e. Il 
é ta it  co-rédacteur des S chw eiz. R e form b lä tter  et l ’au teur  
de nom breuses p u b lica tio n s, f  3 m ai 1921. [L.]

B A U D E R ,  A b r a h a m ,  de M ett, * 1791, f  1876, 
sous-préfet de M ett 1831-1843, m em bre du  tr ib un al du  
d istr ict 1844-1845 ; en 1832 il réd igea une adresse de 
la  com m une de M ett au Conseil d ’E ta t  de B erne. —  
V oir A rch . M ett. —  A rch. d ’E ta t  B erne. —  S taa ts-  
ka lender B ern .

B A U D I C H O N  de  la  M A I S O N N E U V E .  Voir 
M a i s o n n e u v e .

b a u  d u m , H e n r i - E d o u a r d ,  * 31 ja n v ier  1876, 
a rch itecte  à G enève, au teur de : L es nouvelles construc
tio n s  scolaires en S u isse . A rch itecte  de la  « C om édie », à 
G enève. [C. r .]

B A U D 1 T .  F am ille  originaire de P erly , adm ise à la  
bourgeoisie de G enève le  18 ja n v ier  1602 en la  personne  
de C h r i s t o p h e .  —  I ,o u ïs - A l e x a n d r e ,  « englué » 1757- 
1796, tu é  par les rév o lu tio n n a ires. —  A b r a h a m ,  son  
p etit-fils , * 1785, m em bre de l ’ad m in istration  m u n i
cipale et de la  S ociété économ ique, m em bre du Grand 
Conseil en 1842. —  V oir E u gèn e R itter  : n o tes m anu s
c r it e s .—  S K L .  IC. R.]

B A U D O T ,  P h i l i p p e ,  sieur de C handenier et Cressy, 
am bassadeur français en Suisse, * vers 1430, t  10 octo 
bre 1506. E n v o y é  en Suisse en 1484, il  p artic ipa  à la  
conclusion  de l ’a lliance du 4 ao û t de ce tte  année-là  
a v ec  les C onfédérés. L ’année su iv a n te , il é ta it  à L au 
sanne com m e arbitre dans u n  con flit de territo ire entre
le  duc R ené de Lorraine e t  Jean  d ’A arberg, seigneur  
de V a lan g in . —  V oir L L .  —  A S  I , t .  I I I .  —  R o tt  : 
R eprésen ta tio n  d ip lo m a tiq u e  I. [A . R .]

B A U E N  (C. U ri. V . D GS). C om m une p o litiq u e et 
paroisse. H e im ig e n , W a ltkerin g en  et R u o p p râ ch tin g en  
so n t des étab lissem en ts a lém an niq u es. A u X I V e s., 
B auen  d ép en d ait de la  paroisse de Seedorf. U n e cha
p elle dédiée à sa in te  Ida fu t  consacrée en 1359, et d é
tru ite par le torrent en 1580, refa ite  p lus grand» en 1585  
par B ernhard G ielm asch , de B ign asco , et d étru ite  de 
n ou veau  en 1630, puis rebâtie la  m êm e année. B auen  
d ev in t une paroisse in d ép en dan te  en 1801. L ’église, 
b âtie  de 1808 à 1812, fu t  in au gurée en 1821. L ’école fu t  
fondée en 1696, en m êm e tem p s que la  chapellen ie , e t se  
ten a it  à la  cure. U n  com b at eu t lieu  à B auen  en  
1799 entre les gens d ’U n terw ald  et les F ran çais. U n  
m on u m en t a été érigé à B auen  en 1901 à la  m ém oire  
de Z w yssig , com positeur du C antique su isse . R egistres 
de n aissan ces dès 1627, de m ariages 1641, de décès 
1626. —  V oir O bituaire de Seedorf, 1470. — A rch .d e  
paroisse de B au en . —  G fr. 54 . —  Œ chsli : O rigines  
(reg es te ) . [Josef M ü ller .j

B A U E R .  Voir P u r ,  m onnayeur.
B A U E R .  F am ille  originaire de Strasbourg, fixée à  

Berne vers 1830 a v ec  F r é d é r i c ,  m aître boucher. —  1. 
F e r d i n a n d ,  frère du précéd en t, * 1827 à  Strasbourg, 
serv it dans l ’arm ée française, prit part a u x  cam pagnes 
d ’Ita lie  et se rend it à  B àie en 1858 où il acq u it le droit 
de bourgeoisie ; cap ita in e et m aître d ’a r m e s  dans l ’ar
m ée su isse, t  1902. —  2. F r é d é r i c ,  fils de Frédéric  
sus-nom m é, * à  B erne le  9 août 1839, étu d ia  la  théologie  
à  Fribourg et à  R om e, v ic a i r e  à  N eu ch âtel et à  Fribourg, 
curé à  V ev ey  1867-1876, v icaire à  P aris, chapelain  du 
ch âteau  de B o ttste in  1878, curé à  G rcllingen 1879, et à  
P feffingen où il reçut la bourgeoisie d ’honneur en 1898. 
t  26 ju in  1911. —  3. A u g u stin -M aria -A L P H O N S E , frère 
du n° 2, * 7 octobre 1841 à  B erne, fond ateu r d e là  m aison  
d ’exp éd ition  A . B auer & Clc, acq u it la  bourgeoisie de 
B erne 1871, secrétaire de la  paroisse cath oliq u e rom aine, 
t  1892. —  4. Ju liu s-Sam u el-A l p h o n s e ,  n eveu  du n e 3, 
* 26 aoû t 1870 à  B erne, m em bre du Conseil de v ille  
1897-1909, du Grand Conseil 1902-1906, consul d ’E s
p agne dès 1908, lieu ten an t-co lon e l de cavalerie  
1918. [K .-R. et L. S.]

B A U E R N F E I N D ,  BERNARDIN, scu lp teu r à  So- 
leure 1504-1521. Il trava illa  en 1517 a u x  sta lles du 
chœ ur de l ’église de Saint-O urs qui ex is ta it  alors à  
Soleure. E n 1513, il a v a it  fa it  d eu x  sta tu es (sa in te  
A nne e t  sa in t V ictor) pour le  cou ven t de Sa in t-U rbain ,

et en 1514 une sta tu e  pour la  chapelle de Burgrain . —• 
V oir S K L  IV  (avec  b ib liographie). [G. W.]

B A U E R N H E I N Z ,  A u g u s t e ,  pein tre p a y sag iste , 
* 20 décem bre 1838 à  L ucerne. A près avoir abandonné  
la  p ein tu re  p en d an t plusieurs années, il v in t  se fixer à 
L ausanne en 1867 où il reprit le  p inceau  et se vou a  à 
l'en seign em en t. — V oir S K L .  [L. S.]

B A U E R T ,  fam ille  zuricoise, m en tion n ée déjà  en 
1350, bourgeoise de p lusieurs com m unes de l'O berland. 
E lle  p orta  les nom s de B a n n w a r t  (forestier), puis  
B a w a r t ,  B o u  WART et depuis quelque d eu x  cents  
ans B au crt. ] J .  F r i c k .]

B A U F F R E M O N T ,  B O F F R E M O N T ,  Fam ille  de 
barons lorrains d on t d eu x  m em bres furent alliés à la  

fam ille  d ’A arberg-V alangin  au X V e s. 
A rm o ir ie s  : va iré  d ’or e t  de gu eu les.
—  1 . J e a n n e ,  fille de P hilib ert, épousa  
en 1407 G uillaum e d ’A arberg seigneur  
de V alangin  ; elle m ourut vers 1417.
—  2 .  P i e r r e ,  seigneur de M irebel 
épousa  en 1467 C atherine, p etite -fille  
du préd it G uillaum e d ’A arberg. —  
L a prem ière de ces a lliances valut, à la  
m aison  de V alangin  la  p ossession , p en 
d an t un certain  tem ps, de la terre de

B auffrem ont. E n  effet, Pierre de B auffrem ont m ourut 
sans postérité  en 1468 en légu an t sa seigneurie à son  
cousin  Jean  d ’A arberg-V alangin . C ette succession  donna  
lieu  à de nom breux procès; le  duc de Lorraine con testa  
la  v a lid ité  du  testa m en t et s ’em para de Beauffre- 
m on t. E n d éfin itiv e , le roi de F rance et les Confé
dérés s ’étan t in terp osés, leurs députés prononcèrent à 
la  D iète  de Soleure, 16-23 avril 1486, que le  duc de 
Lorraine aurait l ’op tion  ou de rendre au  seigneur de 
V alangin  la terre de B cauffrem ont, ou de lu i payer  
15 000 fi. du R hin . Le duc de Lorraine ne v o u lu t ou 
ne p u t pas p ayer  cette  som m e, de sorte que Jean  de 
V alangin  dem eura en possession  de B cauffrem ont. 
C ette se igneurie p assa  à son fils Claude puis à R ené  
de C hallant et en su ite  à ses deux filles P hilib erte et 
Isabelle . E lles h ab itèren t u n  m om en t B eauffrem ont, 
q u ’elles a v a ien t en com m un, puis un  partage des terres  
eu t lieu  en 1589. —  V oir M atile : H is t, de V a la n g in . —  
M N  1907, 248. — J. G rellet, dans M G S I . — A S  I. [L .M .]  

B A U  G Y (C. V aud , D . V ev ey . V. D O S ) .  L ocalité  
au-dessus de M ontreux qui fu t im portan te  à l ’époque  
rom aine. On y  a retrou vé, à de nom breuses reprises, dès 
le X V I I I e s ., et en 1906 encore, des v estiges im portan ts  
d ’h a b ita tion s rom aines et un  grand nom bre de m on 
n a ies. Ce n ’est p lus au jou rd ’h u i q u ’un ham eau  de 120 
h a b ita n ts, d ép en d an t de la com m une du C hâtelard, et 
sans h isto ire . —  D H V I ,  167. [M. R .]

B A U H I N  ou B O H A Y N .  F am ille  d ’A m iens réfugiée  
à B âle pour cause de religion  a yan t donné des m éd e
cins et des b o tan istes  de renom . —  1. J e a n ,  célèbre  
m éd ecin  d it le « P ère de la B otan iq ue » ou le « P line  
allem and », fils de J e a n ,  d ’A m iens, 1511-1582, m éd e
cin de M arguerite de N avarre . Jean  B auhin  fils n aq u it  
dans cette  v ille  en février 1541 ; il y  fit ses études 
puis fréq u en ta  les u n iversités de T ubingue, M ont
pellier et P ad ou e. A près avoir p ratiqué la  m éd e
cine à B âle, il séjourna à L yon  de 1563 à 1565. E n  1568, 
il est engagé par G enève com m e m édecin  officiel et 
chargé de leçons de botan iq u e m éd ica le . Il so igna  de 
nom breux cas de p este , m ais à la  su ite  de dém êlés avec  
le  Conseil, il a lla s ’étab lir à M ontbéliard en 1571, où il 
créa le jard in  botan iq u e en 1578 et acq u it un grand  
renom  com m e m édecin  de Frédéric de W urtem berg  
f  le  26 aoû t 1612. Son H isto ire  générale des p la n te s , 
en co llaboration  avec  J .-H . Cherler, revue et au g
m en tée  par D om inique C habrey, a été p ub liée àY ver- 
don de 1650 à 1651 en 3 vo l. —  Voir F rance P ro te s ta n te I. 
—  B orgeaud : A ca d ém ie  de Genève. —  G autier : M é 
decine. —  [P .-E . M.] —  2. C a s p a r ,  frère du n° 1, * 1560, 
f  1624, professeur de m édecine pratique et m édecin  
de la  v ille  de B âle, successeur de F élix  P la tter , 1614 ; 
grand am ateur de b otan iq u e. —  3. J o h a n n - C a s p a r ,  
fils du n" 2, * 1606, f  1685, professeur d ’an atom ie et 
et de b otan iq u e à B âle 1629, professeur de m édecine  
p ratique 1660. —  4. J o h a n n - C a s p a r ,  * 1632, fils du
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n° 3, m édecin  à B à ie ; m ort cath oliq u e à P a r i s .—
5. J o h a n n ,  * 1635, t  1700, fils du n° 3, pasteur à 
S a in te-E lisa b eth  à B â le . —  6. H i e r o n y m u s ,  * 1637, 
t  1667, fils du n° 3, professeur d ’an atom ie et de b o 
tan iq u e 1660, d e  m éd ecin e théorique 1664. —  7. E m a 
n u e l ,  p etit-fils  du n° 4 , * 1715, f  1746, m édecin , le  
dernier des B auhin  de B â le .— ■ Voir A lbert B urckhardt: 
Gesch. der m ed. F a k u ltä t zu  B asel 1460-1900 . — Johann- 
W erner H erzog : A th e n æ  B a u ricæ . —  Carl R oth  : 
S ta m m ta fe ln  e in iger ausgestorbener B asler G elehrtenfa
m ilie n ,  dans B Z  X V . [C. Ro.)

B A U H O F E R ,  B U H O F E R .  F am ille  uranaise v e 
nue du R h ein ta l avec  M a t h i s  et F r i e d l i ,  teinturiers, 
qui s ’étab liren t à S ch attd orf en 1646 et 1651. —  F r a n z -  
J o s e f ,  m em bre du Conseil et greffier de B ellinzone, 
f  1801. —  V oir A rch. d ’E ta t  Uri : L an d leu ten bu ch . —  
R egistres de paroisse de Sch attd orf. f  J . M., A .]

B A U L A C R E .  F am ille  originaire de Tours, reçue à 
la bourgeoisie g en evo ise  en 1654, é te in te  au X I X e s.

A rm o ir ie s  : d ’argent au croissant de 
gueu les, au ch ef d ’azur chargé de trois 
étoiles d ’o r .—  1. L é o n a r d ,  1670-1761, 
collabora à la N ouvelle  B iblio thèque  
germ anique, à la B ib lio thèque b ritan 
n ique , à la B ib lio thèque ra isonnée , et 
su rtou t au J o u rn a l helvétique, où p a 
rurent de lu i une foule d ’observations  
sur des su jets de critique théo log iq u e, 
d ’histo ire, d ’archéologie, de littéra 
ture, e tc . Il collabora éga lem en t à la  

version  française du N ou veau  T estam en t qui parut en 
1725, et ce fu t d ’après les m atér iau x  q u ’il la issa  que

Senebier com posa son  H is 
toire littéra ire  de Genève. 
Il vo y a g ea  de 1712 à 1715  
en France, en H ollande, 
en A ngleterre et en A lle
m agne, et en profita  pour 
entrer en relations avec  les  
savan ts les p lus d istingués  
de son tem p s. Il rem plit 
les fonction s de b ib lio th é
caire de 1728 à 1756. En  
1857 parurent, par les 
soins d ’E douard M allet, 
73 de ses n otices et d isser
ta tio n s sous le titre de 
Œ uvres historiques et litté 
ra ires de LéonarclBaulacre, 
2 vo l. —  2. A m i, * 1 7 1 8 ,t  
a v a n t 1762, neveu  du pré
céd en t, officier au service  
de F rance, de m êm e que 
—  3 . J a q u e s ,  son frère 
aîné, 1712-1788, qui fu t  

capita ine de la  garnison de G enève. —  V oir Galifïe : 
N ot. gen. I l l ,  3 3 .  —  F rance pro testan te . —  H eyer : 
E g lise  de Genève. —  M ontet : D ictionna ire . —  B iogra
phie un iverselle . —  Senebier : H is t. litt , de Genève. —
Sayous : Le X V I I I ° siècle à l ’étranger. —  Galiffe et
G autier : A rm o r ia l. (H . D a.)

B A U L E R .  Fam ille  de B âle dont l ’ancêtre est N l-  
KLAUS, de H erznach , qui acq u it la bourgeoisie de Bâle  
en 1606. Son fils H a n s - G e o r g ,  f  1659, p révôt de la  
corporation des pelletiers et m em bre du P e tit  Conseil en 
1657. L a  fam ille est encore florissante. [A . B .)

B A U L M E S  (C. V aud, D . Orbe. V . D G S ). V ge et 
com m une. A rm o ir ie s  : d ’azur au sau 
toir de gueu les accom pagné des le t 
tres B M. A nciennes form es : B a lm is , 
1148, 1153 ; B a lm es, 1184. Voir 
SA L M E . On a trou vé près du v il
lage des débris de l ’âge de la  pierre 
p olie et au B on C hâteau une pierre
à écuelle. A  l ’époque rom aine, Baul- 
m es é ta it  très p robab lem ent une  
sta tio n  entre L ausanne e t  Ario- 
lica . U n prieuré dédié à sa in te  Ma

rie y  fu t constru it en 652 par le duc R am nelène. 
E n 672, la v eu v e  de ce dernier fit une fondation

n ou velle  : confirm ation  de l ’œ uvre de son m ari ou  
création d ’un cou v en t de fem m es?  On ne sa it. Du 
prieuré de B aulm es dépen d ait en 966 l ’église parois
siale de Saint-G erm ain  d ’Orbe. L ’un et l ’autre se 
retrou ven t en 1123 parm i les dépendances du m o
n astère de P ayern e et y  restèren t ju sq u ’en 1536. Il y  
a v a it en outre à  B aulm es une an tiq u e chapelle dédiée à  
sa in t M ichel, qui fu t an n exée  au prieuré, et une église  
paroissiale dédiée à sa in t Pierre. Les étoffes tissées à 
B aulm es, qui a v a ien t une grande v o gu e au m oyen âge, 
p orta ien t la  m arque de sa in t M ichel, e t l ’église de ce 
nom  jo u issa it d ’un droit d ’asile  sp éc ia l. L ’église Saint- 
Pierre renferm e des tronçons de colonnes de l ’époque 
rom aine ; les fen êtres du clocher d aten t du X V e s. ; le 
beffroi con tien t des cloches de 1404 et 1784 ; le chœur  
fu t rem anié en 1821 et des orgues ont été p lacées en 
1870. La chapelle Saint-M ichel et le  cou ven t on t com 
p lètem en t disparu ; la  m aison  du prieur a servi de 
cure. Les anciens docum ents parlent d ’un château  de 
B aulm es, près de la  roche de sa in t A ndré, leq u el paraît 
n ’avoir été q u ’un châtelard . Le prieur de P ayern e con
firm a en 1432 les franchises de B au lm es, qui com p ta it 
alors, d it-on , 1200 âm es. A près la R éform e, B aulm es  
d ép en d it d irectem en t de B erne. Il form ait une ch âte l
len ie  avec  une cour de ju stice  com posée d ’un ch âtela in  
et de 12 justic iers ; ce tte  cour avec  le p e t it  gouverneur  
et d eu x  p etits-con seillers form ait en m êm e tem ps le 
Conseil de la  com m u n au té. A  la R évo lu tion , les h a b i
ta n ts m anifestèren t avec  éclat leurs préférences pour  
l ’A ncien  R égim e. La paroisse de B aulm es com prend de
p u is la R éform ation  l ’an n exe de P en ey -V u iteb œ u f. 
B au lm es, au trefois adonné à l ’industrie te x tile , s ’est 
depuis livré à l ’in d ustrie  du bois ; et enfin une im por
ta n te  fabrique de cim ent y  a été récem m ent étab lie  
R egistres de paroisse dès 1636. P o p u la tio n  : 1803, 628 ; 
1860, 890 ; 1910 : 1174 h ab . - Voir L. de Charrière : 
L e p rie u ré  et la com m une de B a u lm es  —  M. R eym on d  : 
Les orig ines du  p rie u ré  de B a u lm es. —■ M. B esson  : C ontri
bu tion  à l ’h is t. du  diocèse de L a u sa n n e . —  V. B ourgeois : 
A u  p ie d  d u  J u r a .  [ V .  B o u r g e o i s  e t  M . R e y m o n d . )

B A U L M E S ,  d e .  F am ille  n ob le du p ays de V aud, 
rem on tan t à D alm ace de la  R oche de B au lm es, v iv a n t  
en 1 0 9 6 .  A rm e s  : d ’argent à une aigle à d eu x  tête s, 
ép loyée  d ’azur, b ecquée et arm ée de gu eu les. C ette fa 
m ille , qui a donné plusieurs chevaliers, s 'é te ig n it à 
B au lm es au  X I V e s. U ne branche prit le  nom  du h a 
m eau de C onay. U n e autre s ’étab lit  à Y verdon  ; elle a 
donné G u i l l a u m e  de B au lm es, seigneur d ’E sser t-P itte t, 
qui légu a  en 1 5 1 3  q u atre-v in gts lou is de revenu  à l ’h ô 
p ita l d ’Y verd on . U ne autre fam ille  du m êm e nom  joua  
un rôle im p ortan t dans la  région d ’Y verd on  au X V e s. 
—  A F  2. —  D H V .  [M. R.)

B A U M A  (C. Zurich, D . Pfäffikon. V . D  GS). Paroisse  
et com m une p o litiq u e dans la  v a llée  
de la  Toss com prenant plus de 7 0  
h am eau x  dont l ’un  p orte le nom  de 
B aum a. A rm o ir ie s  : d ’argent à un  
arbre arraché de sin op ie . L e nom  
de B aum a désigne une loca lité  à  ar
bres fru itiers. D ès le I X e s ., on y  
trou ve com m e propriétaires fonciers  
l ’abbaye de S ain t-G all et p lus tard  

les fam illes de m in istér iaux  vo n  L andenberg et von  H in- 
w il. Le v illage ap p artenait à la  se igneurie, avec  basse  
jur id iction , des A ltlandenberg  qui passa , com m e fief de 
l ’ab b aye de Sain t-G all, des È reiten landenberg à la  
fam ille W eber de W etzik on , et au m ilieu  du X V I e s. à 
la v ille  de Zurich. L ’autre partie  de la  com m une, la 
plus considérable, fa isa it partie, de m êm e que B ärets- 
w il, de la  seigneurie avec  basse jurid iction  de G reifen
berg. La h au te jurid iction  sur B aum a ressortissant au  
h au t b a illiage du com té de K ibourg ju sq u ’en 1 7 9 8  ; 
de 17 9 8  à  1 8 0 3 ,  Baum a ap p artenait au d istrict de 
F ehraltorf, de 1 8 0 3  à 1 8 1 4  au d istrict d ’U ster, puis, 
ju sq u ’en 1 8 3 1 ,  au h au t b a illiage de K ibourg et dès lors 
au d istrict de Pfäffikon. La m ajeure partie de la  com 
m une ap p artenait p rim itivem en t à la  paroisse de B a
re tsw il ; le reste à celle de P fäffikon . En 1 6 5 1 ,  B aum a  
d evin t une paroisse au ton om e. On em ploya  en 1 6 5 1  
les pierres du château  d ’A ltlandenberg à la  construc-

L éon ard  B aulacre. 
D ’après une p hotograph ie  

(co ll. M aillart).
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t io n  de l ’église . En 1706, qu elq ues h a m ea u x  de B aum a  
furent rattachés à la p aroisse n ou vellem en t fondée  
de Sternenberg. Il est déjà  q uestion  d ’une école à

Baum a. D 'après u n e  g ravu re sur cu iv re  (XVIII" s .) .

B aum a en 1598 ; en 1696 à U n d alen , et en 1712 à 
L ipperschw endi. L ’école secondaire a été  fondée en
1838. B aum a ava it un  m arché hebdom adaire pour  
leq u el, en 1661, Zurich donna d ispense des droits de 
m arché e t  de douane. O utre l ’agricu lture, l ’industrie  
à dom icile, surtout le t issage  du coton , se répan
d it dès le  X V I I e s. E n  1787, il y  a v a it dans la  com 
m une de B aum a 1229 personnes qui fila ien t du coton  
et 73 m étiers de tisseran d . A u X I X e s ., on fonda p lu 
sieurs fabriques. R egistres de paroisse dès 1652. P o p u 
la t io n : 1634, v illage  : 18h ab . ; 1652, com m une : 776; 1700 : 
1127 ; 1836 : 3217 ; 1850 : 2993 ; 1 9 0 0 :2 7 6 8 :1 9 2 0 :2 9 4 5 .  
V oir S I .  — S S R  I, 1 ,1 . —  Studer : D ie Gesch. der K irch-  
gem . B ä re tsw il,p . 187. —  G. et F . H egi : T össta l u n d  T öss-  
ta lbahn  p . 166. —  M em o ra b ilia  T ig u r in a .  —  S tau b er:  
D ie zürch. L an d sch u len  im. A n fa n g  des IS . Ja h rh ., N b l. 
der H ü lfsg e s . Z u rich , 1920. —  H ans B ern hard: W ir t
scha fts- u n d  S iedelungsgeograph ie  des T össta les. [C .B .J

B A U M A N N .  N om  de nom breuses fam illes répan
dues dans la p lupart des cantons de la  Suisse a llem ande. 
Voir aussi B u m  a n .

A . C a n t o n  d ’A p p e n z e l l .  —  F am ille  d ’H érisau . —
1 . J o h a n n - J a k o b ,  * 1 7 7 3 ,  officier au serv ice de la 
Sardaigne, puis de l ’A ngleterre et du P ortu gal, su iv it  
en 1 8 0 7  la  fam ille  royale portugaise au Brésil, d ev in t  
m ajor-général, com m andant m ilita ire de la province  
de S a in t-P au l et gouverneur de la  p rovince de Gojaz, 
t  1 8 3 0 . —  Voir E u gster  : G em einde H erisa u . —  2 . 
J o h a n n ,  * 2 7  novem bre 1 8 7 4  à  H érisau, étudia  le  
droit à  B âle, Berne, L eipzig  et Zurich, d ev in t juge  
d ’instru ction  dans son d em i-canton , dép u té au Grand 
Conseil 1 9 0 0 , conseiller d ’E ta t  1 9 0 5 , conseiller au x  
E ta ts 1 9 1 1 ,  p résident de ce conseil 1 9 2 0 - 1 9 2 1 .  [ R .  B e n z . ]

B . C a n t o n s  d ' A r g o v i e  e t  d e  S o le n n e .  —  1. J a k o b ,  
* 1824 à  Stilli, t  1889 à  B rittn au  (A rgovie), étudia  la  
th éo log ie  à  Jéna, T ubingue et Zurich, prêtre 1849, 
vicaire de B rittn au , puis curé en 1853. —  T R G  1890. —  
A a rg a u isch es Schu lb la tt  1889, I I ,  p . 88. —  [E. E . F.]
— 2 .  P .  H e r m a n n ,  O . C., prédicateur à  la  Collégiale d e  
Soleure, * le 1 0  février 1 8 4 0  à  Starrkirch, t  le 2  octobre  
1 8 9 0  ; capucin  1 8 6 0 ,  prêtre à  Bâle dès 1 8 7 6 ,  à  Soleure  
dès 1 8 8 4 , collabora de 1 8 8 8  à  18 9 0 , à  la  C hristi. A b e n d 
ruhe  1 8 9 0 . — Voir Schw eizer. K irch en ze itu n g  1 8 9 0 , 3 1 7 .
—  C hristliche A b en d ru h e  1890. —  Z u r  E r in n e ru n g  an  
P . H e rm a n n  B a u m a n n .  —  St. U rsenkalender  1893. —  
L . R . Schm idlin  : K irchensä tze  1908, I I ,  272. [ J .  M.]

C. C a n t o n  d e  B à i e .  F am ille  originaire de Schaffliouse  
qui a donné p lusieurs générations de greffiers à  B âle. 
A citer —  J o h a n n e s ,  fils du secrétaire de v ille  de Schaff- 
house H e i n r i c h ,  greffier du tribunal de B âle 1513-

1543. —  Voir A ug. B urckhardt, dans B a sler W a p p e n 
buch  I, 2. —  B a s . C IV , 142. [A. B.|

D . C a n t o n  d e  B e r n e .  F am ille  d ’h ab ita n ts, puis 
bourgeois de la  v ille  de Berne de 1654 à 1837. A r
m oiries : d ’azur au  paysan  sem an t sur so l de s in o 
p ie. F am ille  de gu ides de G rindelw ald, dont l ’origine  
sera it le V alais. —  1. P e t e r ,  * 1800, t  25 ju ille t  
1857, surnom m é le  pâ tre  du  glacier pour avoir été  
pâtre sur le Zäsenberg p en d an t plusieurs années ; il 
franchit deux fois le col du M önch en 1828 a v e c ’ Cas
par R ohrdorf, et poussa  ju sq u ’au R o tta lsa tte l et 
au Jungfraujoch  ; av ec  F ran z-Josep h  H ugi, profes
seur à Soleure, il pénétra  dans le B o tta i, sur la mer 
de glace de G rindelwald  
et franchit le P etersgrat 
qui lui doit son nom .
A v ec  six  hom m es de Grin- 
dehvald, il a tte ig n it  pour 
la  prem ière fois depuis ce 
v illage, le 10 septem bre  
1828, le som m et de la 
Ju n gfrau  ; le gou vern e
m en t bernois leur rem it 
à chacun un  doublon  
pour cet e x p lo it. —  2.
P e t e r ,  surnom m é Gug- 
genbum e, * 27 ju ille t 1833, 
fils de C hristian, qui f i
gure aussi parm i les g u i
des de R ohrdorf et p arti
cipa à l ’ascension  de la  
Jungfrau  en 1828. Guide 
de prem ier ordre, il ac- Baumann * 1833.
com pagna entre autres D'après une photographie,
ascensionn istes de m arque
S teph en , T yndall e t Moore ; franchit le Jungfraujoch  
et le F iescherjoch  en 1862, gravit le Schreckhorn depuis 
le L au teraarsattel en 1873, p lus de cent fois le W etter- 
horn et plus de so ixan te  
fois le S ch reck h orn .—  3.
H a n s ,  * 2 3  ju il. 1830, f ! 2  
novem bre 1899, grav it le 
prem ier le M ont Collon
1867, le G spaltenhorn  
1869, le D om  depuis Saas 
1874, le M önch depuis 
l ’E igerjoch 1877, l ’E iger  
depuis l ’E igerjoch  et le 
W ette lh o rn  depuis le  H iih- 
nergü tzg letsch er 1878 ; 
il franch it l ’O chsenjoch
1868, le  D om joch  1869  
et le T iefenm attenjoch  
1891 ; il fit aussi des 
ascensions rem arquables 
dans le  m assif du M ont- 
B lanc et en D auphine
avec  des A nglais. —  Voir n., . , „ _ °  . Hans Baumann.
R o h rd o if . R eise  a u f  die  D'après une photographie. 
J u n g fr a u .  —  H u gi : N a -
turhistorische A lp e n re ise . —  Cunningham  et A b n ey  : 
The P ioneers o f  the A lp s .  [H. Dttnr.]

E . C a n t o n  d e  L u c e r n e .  —  1. L o r e n z ,  d ’E ich , * le 
9 aoû t 1786, f  19 octobre 1851, a v o ca t cantonal 1814, 
greffier de la  Cour d ’appel 1802, m em bre de l ’A ssem blée  
con stitu an te  1830, du P e tit  Conseil 1831-1837, du  
Grand Conseil de la v ille  1848, du Grand Conseil 1851 ; 
publia  E rin n e ru n g e n  a. d. Leben  eines L u zern . A d v o 
ka ten . -— 2 . J o h a n n ,  d ’E ttisw il, * 1805, t  1847, profes
seur d ’h isto ire naturelle  à Lucerne 1831-1842, publia  
les B ild er a u s der H eim a t et la N aturgeschichte  fü r  das 
Volle. —  3. J o h a n n ,  d ’E ttisw il, m édecin , m em bre du 
Grand Conseil de la v ille  de Lucerne 1832, conseiller  
sanita ire 1834, chirurgien de d istrict 1836. —  Voir Gfr. 
5 9 ,6 5 .  [P .-x . W.]

F . C a n t o n  d e  S a i n t - G a l l .  F am ille m entionnée dans 
la cam pagne sa in t-ga llo ise  en 1386. D ans la  v ille , elle 
s ’éte ig n it vraisem b lab lem en t très tô t .  D e n ou veau x  
bourgeois de ce nom , ven u s en partie de l ’étranger, ne  
furent reçus q u ’à partir de 1900.—  1. V e r e n a ,  d ’A ppen-
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zeli, servan te, fit en 1525 avec  M agdelene M uller et 
d ’autres fem m es une propagande passionnée en faveur  
de l ’anabaptism e parm i la  p op u lation  fém in in e. E lle  se 
donnait pour le Christ ou pour la fem m e de l ’A poca
lyp se  qui d o it être la  m ère de l ’A n téch rist. —  Voir 
ICessler : Sab b a ta . —  Schiess : Gesch. der S ta d t S t. 
Gallen , dans Felder : D ie S ta d t S t. Gallen  I, 491. —
2. A lbert  de F law il, * 1843 à A ltersw il (F law il), f  le 
4 novem bre 1909, a v o ca t à Sain t-G all, second m em bre  
dès 1876 de la d irection  générale de l ’U n ion  des chem ins  
de fer su isses, q u ’il présida de 1886 à 1902 ; dès 1900 à 
sa m ort, m em bre du Conseil d ’adm in istration  des
C. F . F ., dès 1901 représentant de la  C onfédération dans 
l ’adm in istration  des chem ins de fer rhétiques et con
seiller d ’adm in istration  du chem in  de fer de R orschach  
à H eid en .—  V oir S t. Galler N b l.  1910, 52. —  [Bt.l —
3. A u g u st , de W ald (Zurich), * le 19 avril 1866 à Rap- 
persw il, fu t  grand conseiller sa in t-ga llo is , rend it de 
grands services à la  v ille  de R appersw il en y  fa isant 
construire le port et les quais. [C. H.]

G. C an ton  de S c h a ffh o u se . A ncienne fam ille  
bourgeoise de la  v ille , m en tion n ée pour la  prem ière fois 
en 1393, é te in te  à la  fin du X V I Ie s. Elle a com pté  
to u te  une d yn astie  de secrétaires de v ille , ainsi —  1. 
H a n s ,  en 1457 ; —  2. H e i n r i c h ,  de 1468 à 1488 ; il fu t  
en 1483 arbitre entre les cou ven ts de R heinau et de 
S ain te-A gnès à Schaffhouse ; —  3. J o h a n n e s ,  fils du 
n° 2, en 1517 ; —  4. C o n s t a n z ,  en 1518 ; —  5. H e i n r i c h ,  
de 1520 à 1542, fils du n° 2, chapelain  de S an k t Johann
à Schaffhouse. —  V oir LL . —  R ueger : C hron ik . —
H uber : C hronik, dans S p le iss  I . —  K irchhofer : N e u 
jahrsgeschenke f . die Ju g e n d  des K ts  S ch a ffh a u se n . —  
S S H  I. —  U rkundenregister f. den K t. Schaffhau- 
sen. [W anner-Ket.ler.J

H . C anton  de T h u r g o v ie . F am ille bourgeoise ré
p andue dans to u te  la  H aute-T hur- 
g o v ie . A rm o ir ie s  : de gueu les à un  
fer de lan ce  d ’argent posé en pal, 
sur trois coupeaux d ’o r .—  1. J a k o b , 
* 1560, pasteur à B algach  1589, à 
M arbach et M aschw anden 1594, su f
fragan t à K irchberg 1597, à A adorf
1599, j  à M ännedorf 1611. Il trad u isit
en allem and des psaum es et les serm ons 
de T heodore! et fonda et dirigea la 
prem ière école d ’A adorf. —  Voir

Sulzberger, dans T h urgau ische  B eitr . V . —  2. J o s .-  
M a r t i n ,  * 1 8  ju ille t  1 7 6 7 ,  à  D ussnang (T hurgovie), 
auteur d ’un relief de la rive de G oldau avan t l ’ébou- 
lem en t, et d ’un autre représentant les trois cantons  
d ’Uri, Schw yz et U n terw ald . —  Voir S K L .  — 3 . U l 
r i c h ,  de Ö lm ishausen - E gn ach , 1 8 5 0 - 1 9 0 4 ,  avocat  
1 8 7 4 , p résident du trib un al du d istrict d ’A rbon et 
grand conseiller 1 8 7 5 ,  dép u té au Conseil des E ta ts  
1 8 9 8 - 1 9 0 0 .  [F . S cfi. e t L. S.l

t .  C a n t o n  d 'U r i .  —  1 . A n t o n .  * le 2  ju in  1 8 3 5  à  
A ltdorf, t  le 2 7  jan v ier  1 9 0 8  à  Sächseln , où il éta it  
chapelain  depuis 1 8 8 6 . Il réd igea un certain  tem ps 
le G uckins land  de 1 ’ U nterw aldner  et collabora à 1’ Ur
ner K alender. —  Voir Obwaldner V o lksfreu n d  1 9 0 8 , n° 1 0 .  
—  Gotthardpost 1 9 0 8 ,  n° 5 . —  2 .  A n t o n ,  * le 2 2  no
vem bre 1 8 3 9  à  A ltdorf, f  le 1 8  septem bre 1 9 0 2 , 
recteur de l ’école can tonale à  A ltdorf, curé de W as- 
sen 1 8 8 0  ; au teur de tra v a u x  h istoriq u es. —  Voir 
Vaterland  1 9 0 2 ,  2 1 9 .  —  U rner W ochenblatt n° 3 9 . —
Gotthardpost n° 3 9 . —  A S  G, N S  X ,  p. 8 7 . —  [J. M.] —
3 . V i n z e n z ,  de W assen , * le 1 0  février 1 8 4 7 ,  f  le 
6 avril 1 9 1 6 , fu t professeur à  Paris, puis de 1 9 0 6  à  
1 9 1 4 , au gym nase d ’A ltdorf. [F.. W .]

K . C anton  de Z u rich . —  I. A ncienne fam ille de H irzel, 
m en tion n ée en 1 3 9 3 ,actu ellem en t bour
geoise de la  plupart des com m unes du
district de H orgen. —  II . F am ille de
l ’ancien bailliage de G runingen, connue  
déjà en 1340. Elle est actuellem ent 
bourgeoise de plusieurs com m unes du 
district de H inw il. ( J .  F r i c k . ]

A rm o ir ie s  : parti d ’or à une demi 
aigle de sable et de sab le à un  hom m e  
arm é d ’or sur trois m onts d esin op le .D e

1399 à 1613, il y  eut 25 réceptions de B aum ann à la bour
geoisie de Zurich, et de nouveau  au X I X e s. Les premiers 
s ’éteign irent en 1694. —  1. J a c o b ,  chirurgien, * 1520 
à H orgen, bourgeois de N urem berg 1545, de Zurich 
1559, m em bre du Grand Conseil, f  1586. E n 1551, 
il publia une trad uction  a llem ande de V A n a to m ie , de 
V ésale. —  2. J o h a n n - J a k o b ,  de H orgen, 1803-1865, 
bourgeois de Zurich 1853. Il transféra dans cette  v ille  la 
m aison de soieries q u ’il a v a it  fondée à H orgen en 1826. 
—  Voir C hronik der F a m ilie  B a u m a n n  aus dem D ü r
renm oos. —  3. H a n s - K a s p a r ,  * 1830, de S täfa , grand  
fabricant de soieries ä Zurich, bourgeois 1874, conseiller  
n ation a l 1878-1884, f  le 15 novem bre 1896. —  Voir 
N Z Z  1896, n ,,s 319 et 320. —  4. L u d w i g ,  de Muolen 
(Saint-G all), pharm acien  à Zurich, * 1852, colonel d ’ar
tiller ie  dans l ’éta t-m ajor du troisièm e corps d ’armée 
1900, t  29 aoû t 1904. —  Voir N Z Z  1904, n° 241, 249. —
5. H a n s - O t t o ,  p ein tre, * 21 novem bre 1862 à Zurich, 
étudia  à Londres et Paris. —  V oir S K L  —  [C. B r u n .] —
6. J e a n - H e n r i ,  * le 8 février 1801 à W ollishofen  (Zu
rich), f  le 2 septem bre 1858 à C haum ont sur N euchâtel. 
Il v in t se fixer à N eu ch âtel vers 1821 et s ’y  occupa d ’un  
m agasin  d ’objets d ’art. A vec l ’appui de la  Société  
d ’É m u lation , il fu t un des organisateurs des prem ières 
exp osition s de tab leau x  qui d evaien t, plus tard, fonder  
la rép u tation  artistiq ue de N eu ch âtel. Peintre lu i-  
m êm e, il a laissé un grand nom bre d ’œ uvres qui ont 
enrichi l'iconograph ie de la Suisse et du Canton de 
N eu ch âtel en particu lier. —  Voir S K L  I. —  M N 1879, 
p. 53 [L. T.]

B A U M B E R G E R ,  B O M B E R G E R .  F am ille de la 
com m une de F âllanden  (Zurich), m en tion n ée déjà en 
1526, répandue actu ellem en t dans les com m unes en v i
ronnantes. —  [J . F.] —  G e o r g ,  de K irchberg, hom m e  
politiq u e et écrivain , * 1855, rédacteur des A ppen ze ller  
N achrich ten  1881-1886, de VO slschw eiz  1886-1904, des 
N eue Zürcher N achrich ten  1904-1919 ; m em bre du 
Grand Conseil de la v ille de Zurich dès 1913, du Grand 
Conseil cantonal 1917-1919, du Conseil national dès 1919. 
A uteur de relations de vo y a g e . —  Voir S Z  GL. [C. B r u n . ]  

B A U M E ,  P i e r r e  d e  la.  Voir L a  B a u m e ,  P i e r r e  d e .  
B A U M E  ( LA)  (C. Fribourg, D . B royé). E rm itage  

situ é  près d ’A u ta v a u x , fondé en 1698 par André B adin. 
Cet erm ite fu t trou vé m ort dans sa cellu le en 1740 et 
enterré dans l ’église d ’E stavaver . —  H ellion : D ic tio n 
na ire  des paroisses. [H . V .]

B A U M E L E R ,  B O U M L E R .  F am ille de l ’E ntle- 
buch (L ucerne), m entionnée déjà au X V e s. [P.-X .w.J  

B A U M E R .  Ì.  A ncienne fam ille du G essenay m en
tionn ée en 1340. A rm o ir ie s  : d ’or à 
u n  arbre arraché de sinop ie. —  1. 
N i k l a s  (C law i ou Clewi) l ’aîné, * 
vers 1390, châtela in  du G essenay  
1426, 1439-1442, banneret 1437-
1448 ; il com m anda les 72 hom m es 
du G essenay qui a llèrent au secours 
des Schw yzois contre Zurich. —  2. 
N i k l a s ,  fils du n° 1, le cadet, * vers 
1420 (?), châtela in  du G essenay 1444, 
1447, 1450, 1451, 1454, 1458, 1465, 

1470. Malgré une forte opposition, il réussit à ob
ten ir que la n ou velle  église fût b â tie  à G essenay, 
com m e l ’ancienne, et non  à G staad. Il é ta it proprié
taire de dom aines dans l ’U nterw ald , dont il fit m ettre  
les églises à l ’in terd it à la su ite  d ’un différend. Prem ier 
bailli d 'A igle en 1475, bourgeois de Berne 1481, con
seiller et bailli de Schenkenberg 1485-1488. —  Lors des 
troubles dans (’Oberland, 1445, et des conflits avec  
B erne, de 1447 à 1452, à propos du droit de châtellen ie , 
les deux B aum er furent les chefs p olitiques du pays. 
Ils travaillèren t éga lem ent à l ’œ uvre de libération  de 
1448 où le G essenay racheta  les cens fonciers et autres 
redevances féodales perçues auparavant, par les com tes 
de G ruyère. —  Voir F R B  V I. —  M D R  X X I I I . —  Chro
n ik  F rü n d .  —  A S  I, 2, 438. —  B erner R eg im en tsb ü ch er.
—  A ebersold  : S tu d ien  zu r  Gesch. der Landsch . S aanen .
—  D ie Schw eiz, h is t., n a lu rh is t. u n d  m alerisch , IV . —  
B u n d  1857, n» 281-284. —  R om ang : A u s  Ost u n d  W est.
—  J .-J . R om ang : N ic la s B a u m er, der K a s tla n  von  
S a a n en , dram e. —  A rch, de G essenay. ]R. M.-w.]
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It . F am ille  du canton  de B erne, v en u e au R hein tal 
au X V I I I e s. —  1. B a r t h o l o m e u s ,  h au t bailli et h ô te 
lier de l ’Aigle à W arm berg en 1795, reçu bourgeois de 
R heinfeldcn  cette  m êm e année. —  2. E m i l e ,  p etit-fils  
du n° 1, * 6 février 1834. E n 1853 il p artit  pour l ’A m é
rique du Nord, m ais en rev in t en 1858 et fonda en 1861, 
à R heinfelden, la  V olkss tim m e  M em bre du Grand Con
seil p endant 30 ans, préfet du d istrict de R heinfeldcn  
1882 ; c ’est lu i qui fît arrêter l ’inspecteur allem and  
W ohlgem ut en 1889 à M ulhouse, t  1917. [S. B.l

B A U M E R  ( B O U M E R ) ,  JO H A N N E S ,  chanoine et 
bénéficier de l ’église de S a in t-F é lix  et R égula  à Zurich. 
Il a v a it  d ’étro ites liaisons av ec  la coterie des Brun ; en 
1370 on l ’accusa d ’un  m eurtre et en 1373 il fit avec  
Zurich une con ven tion  exp iato ire. —  Voir Q S G  X V I I 1, 
p. 83. —  R ieder : H öm . Quellen z. K onstanzer B is tu m s-  
gesr.hic.hte. —  U B  B asel IV , n° 290. —  A rch. d ’E ta t  Zü
rich : Sonderbare P ersonen . —  A rch. d ’E ta t  B ale : 
U rk. S p ita l, de 1380. [ F .  H.]

B A U  M G  A R T .  F am ilie de K irchdorf, reçue bourgeoise  
de B erne en 1852. —• A b r a h a m  B aum gart, ancien  
am m ann, ancien président du tribunal can tonal et rece
veur du d istrict de K irchdorf, se p la in t en 1802 d ’avoir  
été em pêché par le préfet du d istrict de m obiliser des 
troupes pour la défense du gou vern em en t h elvétiq u e ; 
il a v a it m êm e été arrêté. —  E r n s t ,  arch itecte , * à  
Berne 1858, étudia  à S tu ttg a rt et P aris. Il constru isit 
l ’h ô te l des p ostes de Saint-G all avec  l ’arch itecte Hirs- 
b runner, et celu i de Berne avec  l ’arch itecte J o st . Il 
est encore l ’au teur du projet du m onu m en t de la ba
ta ille  de Sem pach, et de nom breux édifices à Berne, 
In terlaken , etc . —  Voir A S H B  IX . [K.-R.]

B A U M G A R T E N  (G. Soleure, D . D orneck , Corn. 
G em pen. V. D G S ).  F erm e n om m ée au jou rd ’hui Schar- 
ten h of. L ’ancien nom  B aum garten  est au jou rd ’hui 
un lieu -d it au N ord -E st de D ü n k elh of. La trad ition  
raconte que les Confédérés cam pèrent là  a v a n t la b a 
ta ille  de D ornach , m ais le fa it n ’a pas ten u  d evan t la 
critique m oderne. Le nom  v ien d rait d'un poirier sous 
lequel fu t ten u  le conseil de guerre. E n  souven ir de ces 
fa its , le bailli A nton  Gerber fit ériger un  m onum ent  
en 1797 avec  une inscrip tion  la tin e . E n  1798, lorsque  
les Soleurois durent se retirer de D ornach d evan t les 
Français, ils p assèrent par B aum garten; dans le  com bat 
l ’arbre fu t a b a ttu . L ’inscrip tion  fu t aussi effacée par le 
tem p s. Le canton  de Soleure y  érigea en 1859 un sim ple  
m onum ent en m arbre de Soleure avec  l ’in scrip tion  : 
G em pen 1499. —  Voir Carte Siegfried n° 10. —  T ata- 
rinoff : Schlacht bei D ornach. —  J .-J . A m iet : D enkm ale  
zu r  D ornacherschlacht. [E . Tatarin-off.]

B A U M G A R T E N .  F am ille fribourgeoise b ien con
nue dans la contrée d ’E pendes, d ite  ancien n em en t du 
Jordil, aujourd’hui B ongard. [ F .  J . ]

B A U M G A R T E N ,  von ( B O N G A R T E R ,  P O M E -  
R I U S ,  d e  P O M A R I O ) . F am ille d eZ ofm gue(A rgovie ). 
Sceau  : un arbre. —  1 . Les deux H e i n r i c h ,  père et fils, 
v iv a ien t dans les années 1254-1286 ; l ’un d ’eux fut 
a v oyer de Zofm gue de 1273 à 1274. —  2. H a r t m a n n ,  
a v oyer de Zofingue 1346-1347. —  Voir Grânicher : 
D as K u n zen b a d . —  Merz und Zim m erlin : D ie U r
ku n d en  des S tad tarch ivs Z o fin g en  u n d  Jahrze itbuch  
des S tifts  Z o fin g en . —  B o o s :  U rkundenbuch  der S ta d t 
A a ra u .  [Gr.]

B A U M G A R T N E R .  N om  de fam ille répandu dans 
la p lupart des cantons de la Suisse allem ande.

A . C a n t o n  d e  B à l e - C a m p a g n e .  Les B aum gartner  
(B ougarter, Boum garter, B om gartner, B aum garter) de 
L iesta l son t une branche de la  fam ille B rodbeck du 
m êm e lieu , m en tion n ée depuis le 9 septem bre 1 4 7 6 , dont 
l ’aïeul serait. U r s  B r o d b e c k ,  1 5 3 4 .  La fam ille actuelle  
descend d ’U lrich, 1 5 8 2 . Le dernier d ’une lignée m ascu
line éte in te  fu t J . - H e i n r i c h ,  conseiller de com m une 
et juge cantonal, * 1 8 4 8 . [ G a u s s .]

B . C a n t o n  d e  B e r n e .  F am ille de la  v ille de Berne 
( B a u m g a r t e r ) .  A rm o ir ie s  : de gueu les à un arbre 
derrière lequel passe une haie, sur une terrasse de 
sinop ie. —  1. H a n s ,  bailli de T rachselw ald 1 4 1 5 . —
2 .  P e t e r ,  bailli d e  W angen 1 4 5 7 , du Conseil 1 4 6 5 ,  
banneret d evan t W aldshut 1 4 6 8 ,  1 4 7 8  à B ellinzone ; 
bailli de L enzbourg 1 4 8 7 . —  3 . R u d o l f ,  du Conseil

1499 et 1505 ; avoyer  de T houne 1500, banneret 
1511-1513 et 1519, t  1545. R eprésenté sous les tra its  
d ’un m oine dans la  danse des m orts de B erne. —  4 
U r b a n ,  bailli d ’A arw angen  1506, de Z w cisim m en 1513, 
de Thorberg 1528, a v oyer  de T houne 1520 ; du Conseil 
1505, 1527 et 1530 — 5. A d r i a n ,  gouverneurde P ayerne  
1537, avoyer  de T houne 1544, bailli de Thonon  
1551 ; du Conseil 1551, 1554, 1557, seigneur d ’E nglis- 
berg. t  1570. —  6. U R B A N , chanoine de Berne 1524- 
1528. —  V oir.Schilling. —  A nshelm . —  L L .  —  B T  1905, 
p. 178. [H. T.)

C . C a n t o n  d e  G e n è v e .  F am ille originaire de L iesta l.
—  1. J e a n ,  chirurgien, v in t se fixer à G enève en 
1722, et fu t reçu bourgeois en 1735, chirurgien  
de l ’h ôp ita l, t  1790. D e ses deux fils, le cadet —
2. J a c o b  - J u l i e n ,  ém igra en A ngleterre et y  fit 
souche ; —  3. J e a n - L o u i s ,  l ’aîné, d ’abord fixé aussi en 
A ngleterre, rev in t à G enève en 1812. —  4. A t i l o i i i e ,  
fils de ce dernier, * à 
Birm ingham  le 2 ju in  
1808, reçu docteur en 
m édecine à Paris en 1833, 
m édecin  au P etit-S acon -  
n ex . E n 1839, il se lan ça  
dans la  p o litiq u e au x  cô
tés de Jam es F azy , de 
v in t m em bre de l ’A sso 
ciation du  tro is m a rs  en  
1841 et fu t élu  à la Cons
titu a n te  la  m êm e année.
Le 7 octobre 1846, il prit 
part à la  défense du fa u 
bourg Sainf-G ervais con
tre les troupes du g o u 
vern em en t aristocrati
que ; m ais en m ai 1847, 
il rom pit avec le parti 
radical dont il désap
prouvait toujours plus 
la m anière de procéder.
Il sou tin t dès lors contre son ancien parti et p articu 
lièrem ent contre Jam es F azy  une polém ique des plus 
acerbes en de nom breuses brochures et articles de 
journau x. Le 12 novem bre 1849, lors d ’une élection , 
il fu t a ttaq u é et m alm ené par des adversaires p o liti
ques ; l ’in terven tion  de J . F azy  et de B. D ecrey  con
tribua beaucoup à lu i sauver la v ie . Cet évén em en t le  
fit renoncer à la  politiq u e m ilitan te  ; il cessa ses a tta 
ques contre Jam es F azy , avec lequel il fin it par se 
réconcilier. Il m ourut au P etit-S acon n ex  le 14 janvier  
1895. P o lém iste  de ta len t, il a laissé d ’innom brables 
articles de journau x et une quarantaine de brochures.
—  Voir A .-J . B au m g a rtn er: L e docteur B a u m g a rtn er . 
Revue m édicale  X V , et les quotid iens genevois de l ’épo
que. —  5 A n t o i n e - J e a n ,  fils du précédent, * 9 m ars 
1859 à G enève, hebraïsant, professeur à la F acu lté  de 
théo log ie  de G enève depuis 1886, est l ’auteur, entre  
autres, de : Le prophète H a b a ku k ,  1885 ; L a  poésie  
gnom ique ju iv e ,  1886 ; C alvin  hébraïsant, 1889 ; E tude  
critique su r  l ’état du  texte du  L ivre  des Proverbes, 1890 ; 
T ra d itio n a lism e  et critique biblique, 1905. [f  O. K .]

0 .  C a n t o n  de L u c e r n e .  Fam ille connue depuis le 
X I V e s. —  1. R o c h u s ,  de H ochdorf, notaire ap osto li
que, curé de M unster 1593, chanoine 1601, in terv in t en 
1604 dans le conflit entre le chapitre et Aarau au su jet  
de la dim e nova le . —  Voir R iedw eg : Gesch. des 
S tifte s  M iin s ter, 507. —  2. O t t o ,  fils du conseiller d ’E ta t  
B aum gartner de Soleure, 6 décem bre 1860-26 sep tem 
bre 1909, m édecin  à Gerbiswil dès 1888, m édecin  terri
toria l du IV e arrondissem ent, in itia teu r de l’organi
sation  des sam arita ins. —  Voir L uzerner T agbla tt 1909, 
228. [P .-X . W.]

E . C a n t o n  d e  S a i n t - G a l l .  —  1. P . E r a s m u s ,  O.M.C., 
de Bernhardzell, * 19 novem bre 1751, t  25 septem bre  
1827, prêtre 1774, rédigea les A nnales de la province  
su isse des capucins de 1774 à 1827. Il fu t provicaire de 
l'Ordre de 1821 à 1824, refusa V évêché de Sarsina et se 
retira en Suisse. —  Voir C hronica prov . helv. ord. C apu- 
c in o ru m , 579, 686. —  [J . m .] —  2. J o h a n n e s ,  de R or
schach, * 1774, f  1830, président de com m une 1800,

A nto ine B au m gartn er. 
D ’après un p ortra it à l ’h u ile  

p e in t  en  187(1 par D arier.
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G a l l u s - J a k o b  B a u m g a r t n e r .  
D 'a p rè s  u n  p o r t r a i t  de  B a s ie r .

am m ann 1813-1827, m em bre du Grand C onseil, préfet 
du district de R orschach  1827. —  [W n . t . i . l  —  3. G n l lu s -

, l a k o b ,  * 15 octobre 1797 
à A ltstä tten , fu t précep
teur à Fribourg, puis en  
H ongrie. S ’étan t fa it rece
voir d ’une Société  suisse  
d ’étu d ian ts â V ienne, il 
fu t arrêté, em prisonné  
p en d an t n eu f m ois et 
dem i et exp u lsé d ’A u tri
che. E n  1820, il d ev in t  
em p loyé au x  archives, 
puis à la  chancellerie de
son canton , et dut. à la
bienveillance de Muller- 
Friedberg d ’être in itié  à 
la p o litiq u e de Saint-  
Gall et de la C onfédéra
tion. Il fu t éga lem en t se
crétaire de la dép u tation
sa in t-ga llo ise  à la  D iète  
et assista  ainsi à p lusieurs 
séances. En 1825, il en
tra  au Grand Conseil, 

dont il fu t  b ien tô t un des m em bres les plus actifs 
et, quoique prem ier secrétaire d ’E ta t, prit une p osi
tion  indépendante v is-à -v is du Conseil d ’E ta t. Il ob
t in t  du Grand et du P e tit  Conseil la con stru ction  de
la  route de W attvvil au R h ein ta l. D even u  le ch ef de
l’opposition, il critiqua le gou vern em en t dans le P arle
m ent et dans la  presse, m algré sa position  délicate de 
secrétaire d ’E ta t. A la su ite  de la  révo lu tion  de ju ille t  
en France, 1830, il p ub lia  un  projet de réform e : 
W ünsche u n d  A n trä g e  eines st. gallischen B ürgers  

fü r  Verbesserung der S ta a tse in r ich tu n g en  dieses K a n to n s  
i n  47 P u n k ten , qui sou leva  une polém ique et un m ou 
vem ent d ’opinion, dirigé par B aum gartner, pour de
m ander la  révision  de la  C onstitution  par une C onsti
tu an te . B aum gartner y  représenta A ltstä tte n  et prit 
une place prépondérante dans l ’assem blée. La con sti
tution  sa in t-ga llo ise  de 1831 fu t en grande partie son  
œ uvre. N om m é le 13 m ai 1831, prem ier conseiller  
d ’E ta t, il prit la  p lace q u ’a v a it  occupé ju sq u ’ic i Muller- 
Friedberg, d on t il s ’é ta it  séparé l ’année précédente. 
L ’expression « canton  de B aum gartner » usitée  alors, 
m ontre bien le rôle im portan t joué par le jeu ne chef 
radical à la  tê te  de son can ton . D ans le dom aine fédéral, 
il travailla , avec  Casimir P fyffer, de Lucerne, à la rév i
sion du p acte fédéral de 1815 et réd igea un  projet de 
con stitu tion  fédérale. A v ec  K arl Schnell, il fu t  le fond a
teur du C oncordat des sep t cantons, pour la  protection  
des n ouvelles con stitu tion s cantonales. Il con voq u a, en 
1834,avec E d .P fyffer , laconférence de Baden p ou rm ettre  
fin aux conflits de politiq u e ecclésiastique suscités par 
la suppression  de l ’évêch é de C oire-Saint-G all. D ans 
cette  conférence furent ad op tés les « A rticles de B aden ». 
11 affirma l ’indépendance de la  Suisse dans l ’affaire des 
réfugiés (1835-1836) et dans l ’affaire N apoléon  (1838). 
Il éta it devenu très populaire en Suisse, et on le consi
dérait com m e le ch ef du parti radical, lorsque surgit 
l ’affaire des cou ven ts d ’A rgovie. Il blâm a le  gouver
nem ent de ce canton  et entra en lu tte  avec  le parti 
radical qui l ’accusa de trah ison . E n  octobre 1841, il 
quitta le Conseil d ’E ta t , m ais resta  m em bre du Grand 
Conseil. Il publia  alors E rleb n isse  a u f  dem  Felde der 
P olitik  e t D ie Schw eiz im  Jahre 1842, et éd ita  la  Schw ei
zer Z eitu n g , le  prem ier q uotid ien  de la  Suisse. E n  1843, 
Baum gartner rentra au Conseil d ’E ta t ; deux ans après, 
il éta it à la  tê te  du p arti catholique et travailla  à l ’érec
tion de l ’évêché de Saint-G all. Il fonda  l ’U n ion  cath o
lique suisse, dont il présida les réunions de Zoug et de 
Schw yz. U n revirem ent politiq u e en 1847 lu i va lu t de 
n ’être pas réélu au Conseil d ’E ta t. Sa p osition  fu t déli
cate pendant le Sonderbund, ce qui l ’engagea, après la 
victoire des rad icau x , à q u itter  la  Suisse pour V ienne. 
La révolu tion  de m ars 1848, dans cette  v ille , le  fit ren
trer dans son p ay s. Il lança D ie N eu e  Schw eiz, se fit a v o 
cat, puis écriv it le  Schw eizerspiegel, su iv i du S t. Galler- 
spiegel et D ie Schw eiz in  ih re n  K ä m p fe n  u n d  U m gestal

tu n g en  von 1830-1850. E n  1853, il fu t nom m é president 
de la C om pagnie du chem in do fer du S u d -E st. En 1853, 
il fu t élu pour la  tro isièm e fois au gouvernem ent et 
d ev in t lan d am m an n , m ais les d iscussions p olitiques de 
1860 et 1861, au cours desquelles il se prononça en 
faveur des jé su ites, l ’écartèrent d éfin itivem en t de la  
scène p o litiq u e. Il publia encore la  Geschichte des K an tons  
S t. G allen, dont le troisièm e vo lum e parut par les soins 
de son fils en 1890, e t  m ourut le 12 ju ille t 1869. —  Voir
A .B au m gartn er  : G allus Ja k o b  B a u m g a rtn er . —  J. Gmür: 
L a n d a m m a n n  B a u m g a rtn er . —  A D B  I I . —  N Z Z  1869, 
n 0s 194, 195, 200, 204. —  O. H enne-am  R h yn  : Gesch. 
des K ts S t. G allen. —  D ierauer : P olitische Gesch. des 
K ts  S t. G allen  (dans le  livre  du C entenaire de 1903). ■
N b l. S t. Gallen  1 9 0 2 .  
B r ie fe .—  [L .  S.] —  4 .W I L 
H ELM , m usic ien , fils du 
n° 2 , * 15 n o v  1820, 
t  17 m ars 1867 à Zu
rich, fit ses prem ières 
études m usicales avec  
A lexan d re M uller, les 
p ou rsu iv it à B erlin avec  
M endelssohn, s ’é ta b lit  en 
1845 à Zurich où il se fit 
un nom  com m e p ian iste , 
d irecteur de chœ urs, pro
fesseur et com positeur de 
ch an ts. Son œ uvre la  
plus connue est : O m e in  
H eim a tla n d , sur les paro
les de A n  das V a terland  
de son am i G ottfried  K el
ler. —  [ W i l l i . ]  —  5. P . 
A l e x a n d e r ,  S. J ., * 2 7  
ju in  1841, t  5 septem bre  
1910, fils du n° 3, critique

G. Tobler : B a u m g a rtn er-

W i lh e l m  B a u m g a r t n e r .  
D ’a p r è s  u n e  p h o to g r a p h ie .

littéra ire et h istorien . Il a publié des relations de v oyage  
en E cosse et en Scan d inavie , puis : L essings re lig iöser  
E n tw ick lu n g sg a n g , 1877 ; Longfellow s D ich tungen , 1877 ; 
Gcethe, se in  L eben  u n d se in e  W erke, 1885-1886. Ses œ uvres 
principales so n t : Gesch. der W eltlitera tur, 6 v o l., 1887- 
1910 ; E rin n e ru n g e n  an  D r K a r l Jo h a n n  Greith, B is c h o f  
von S t .  Gallen, 1884 ; G allus Ja ko b  B a u m g a rtn er , 1890 ; 
D ie neuere S ta a tsen tw ick lu n g  der Schw eiz, 1892. II fit 
paraître encore le troisièm e vo lum e de l ’h isto ire du 
canton  de Saint-G all par son père. —  Voir S. P fü lf  : 
P . A .  B .,  dans S tim m e n  a u s M a ria -L a a c h , 79, 349. —  
Scheid  : P . A .  B .  —  [ j .  M.] —  6. G o t t l i e b ,  Dr. phil., de 
W ildhaus, * 1873, conseiller d’E ta t depuis 1912. [C B.]

F . C an ton  de S o le u r e . —  I. A ncienne fam ille bour
geoise de la v ille , é te in te  en 1729. 
A rm o ir ie s  : d ’or à un arbre de sinopie  
enclosé dans une barrière d ’or sur 
une terrasse du second. —  1. F r a n z -  
W lL H E L M , 1652-1721, en religion P . 
F r a n z i s k u s  O Cist. de W ettin gen , 
profès 1673, prieur 1694, abbé 1703, 
vicaire-général de l ’Ordre pour la  
Suisse 1708. —  2. U r s - J o s e f ,  1669- 
1729, cap ita ine au 3 e régim ent suisse  
au service de la France 1694, grand  

conseiller 1721, chevalier de S t. L ouis 1714, dernier de 
sa fam ille. —  L L .  —  P . W irz : B ürg er geschleckter. 
—  B esta llu n gsbu ch . [v. V.]

11. F am ilie  d ’CEnsingen. —  1. C h r is t ia n , prêtre en 
1660, curé à S u lzm att 1684. —  2. J o h a n n , t  1818, fut 
prêtre 1774, v icaire à R odersdorf 1782, curé à H och 
w ald 1787, à H ärtungen 1809. —  3. U r s -J o s e f ,  f  1844, 
prêtre et chapelain  de Schönenw erd 1812, de R orschach  
1818, Tobel (T hurgovie) 1823, E m m ishofen  1829. —  
V oir P . A . Schm id : K irchensä tze  1857. —  [v. V.] —  
4. B o n a v e n t u r a ,  * 19 août 1823 à (Ensingen, alla en 
A lgérie et au Sud de la  France com m e com pagnon m e
nuisier, fu t quelque tem p s prisonnier d ’une tribu 
arabe, dès 1844 in stitu teu r  ä R ickenbach, Büsserach, 
L aufon , (E nsingen et Soleure, m em bre du Grand Con
seil et président de com m une à B alsta l 1861, conseiller  
d ’E ta t  1861-1873, ch ef du d épartem ent de l ’A gricu l
ture et, com m e tel, président de la Société cantonale
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d ’agricu lture ; d irecteur de la  Caisse h yp oth éca ire  1873- 
1875 ; de n ou veau  conseiller d ’E ta t  1875-1884 ; lan- 
dam m ann du can ton  1872, 1879, 1883 ; conseiller  
n ation a l 1875, président de la  Société su isse d ’agri
cu lture 1868-1881 : rédacteur du L andw irtscha ftliches  
Volksbla tt 1870-1884, f  4 mars 1884. —  Voir Solo- 

thur.ner T a g b la tt  1884, 55. —  E idgenössischer N a tio n a l-  
K alender  1887, 66. —  Schw eizerische T u rn ze itu n g  27. —  
Solo thurner B a u ern b la tt 1910, 267, avec  portra it. —  
S ta a ts-K a len d er  des K ts  S o lo thurn  1914, 362. (A. L.]

G . C a n t o n  d e  T h u r g o v  e .  —  1. O t t o - P a ü L ,  de 
B runnadern , * à D iessenhofen  1836, t  1916, curé à 
Grub (A ppenzell) 1866-1875, puis d irecteur de l ’in stitu t  
de Schiers dans le P rätigau . —  Ses L eb en serin n eru n g en  
p arurent après sa m ort. —  2 . G u s t a v ,  frère du n °  1, 
* 1839, t  1908, D r p h il., curé à B ürglen-A ndw il 1866, 
à D iessenhofen  1866, cam érier du chap itre du Lac 1902, 
d oyen , in sp ecteu r des écoles prim aires et aum ônier de 
l ’asile des v ieillards de S ankt K atharinenthal. [F. Sen.]

H . C an ton  de Z oug. F am ille bourgeoise de la  v ille  
au X V e s. ; une branche ex iste  encore à Cham . —  
1 . A l o ï s , m édecin , * 1er décem bre 1783, t  8 janvier 1842, 
président de la  Société  su isse des vétérinaires 1816- 
1819, deux fo is m em bre du trip le  L andrat, publia  : 
R hapsodische Sä tze  über verdorbene Sä fte , dans A rc h iv  
fü r  T ie rh e ilku n d e  II  ; F ragm en tarische  B em erku n g en  
m ein er P ra x is .  —  2. G EO RG , de H unenberg, * 10 mars 
1830, t  1900, curé en divers lieu x  de Suisse ju sq u ’en 
1882, pu is au x  E ta ts-U n is, et enfin à C onstance, où il 
m ourut. —  3. H e i n r i c h , directeur du sém inaire de 
Zoug, * 24 m ai 1846, t  13 octobre 1904, é tu d ia  à M ilan, 
T ubingue et Lucerne, prêtre et ch apelain  de Stein-

h ausen  1870, m aître au  
gym nase de Zoug 1871- 
1874, fond a  le  collège  
Saint-M ichel avec  H .-A . 
K eiser et A . M eienberg, 
et en 1879 un  sém inaire  
cath oliq u e libre, dont il 
fu t d irecteur ; m em bre  
du Conseil d ’instruction  
publique 1887, inspecteur  
des écoles du canton  et 
p résident de la  C om m is
sion  pédagogique. —  Voir 
M eyer : Z u g er B io g ra 
p h ie n  36. —  A. B ette l-  
h eim  : B J N  IX  (avec  la  
liste  de ses œ u vres). —  
G/r. 60. —  4. J a k o b -  
F r a n z ,  juge à S lem bati
seli, * 20 septem bre 1824, 
t  20 janvier 1893. —  5. 
M o r i t z ,  * 26 février 1844 

à R u m en tik on  près de Cham, f  16 décem bre 1900, 
m em bre de la  Cour suprêm e 1870, du tribunal cantonal 
et du Grand Conseil 1872, du Conseil d ’E ta t  1885 et 
1889-1898, président du Conseil d ’église de Cham 1892.
—  Voir M eyer : Z u g e r  B io g r ., 34-39. (W - J. M eyer.]

I .  C a n t o n  d e  Z u rich . A ncienne fam ille de U etik on , 
m en tion n ée en 1380 déjà, actu ellem en t bourgeoise des 
com . en viron n an tes. —  [J . F r ic k .i  —  A n d r e a s ,  de 
Schw ändi (C laris), * 1844. prof., au teur de gram m aires 
françaises, anglaises et a llem andes. —  Voir D SC . [C. D.]

B Â U M H A U E R , H e i n r i c h ,  * 26 octobre 1848 à 
B onn , professeur à L üdinghausen , puis professeur de 
m inéralogie à Fribourg dès 1896, recteur de cette  u n i
versité  1900-1901. Il a publié en 1882 un vo lum e de  
p oésies et de n om b reux ouvrages et articles relatifs à la  
chim ie, la physiq u e et la  m inéralogie . Il est m em bre de 
la  Soc. im périale de m inéralogie d eP etrogradc et m em bre  
honoraire de la Soc. de m inéralogie de Londres. —  Voir 
W er i s t ’s, 7° éd. —  ICeiter : K athol. L itera turka lender  1911.
—  M in e rv a . — Brüm m er : L ex iko n  der deutschen D ich 
ter. —  D iscours de recteur de F rib o u rg  1901. | F. D.]

B A U M L I . F am ille  lucernoise m en tion n ée au X V e s.
—  1. H e i n r i c h ,  de Lucerne, m em bre du Grand Conseil 
1449. —  2. H e i n r i c h ,  de Lucerne, 1519 à 1549 environ, 
curé de Schw yz et d oyen  du chap itre. —  V oir Gfr. 
répertoire. [P .-X . W

B A U P .  Fam ille  du D auphiné réfugiée pour cause de 
religion  et bourgeoise de Coinsins dès 1753. —  1. S a 
m u e l , 1783-1857, m édecin  à N von. —  2. S a m u e l , 1791- 
1862, ch im iste  à V ev ey , a tta ch é  au x  salines de B e x . —
3. J e a n , 1797-1847, pasteur à C hâteau-d’O ex e t  Y v o r n e .
—  4. C h a r le s ,  * à V ev ey  le 25 ju in  1811, f  à L ausanne  
le 21 m ars 1853, é tu d ia  à L ausanne et fu t reçu pasteur  
en 1835. P asteur de l'ég lise  française de Londres 1835, 
rev in t dans son  pays on 1842 com m e suffragan t à V ev ey . 
Il prit une part a c tiv e  au m ou vem en t relig ieu x  qui 
ab o u tit à la  fon d ation  de l ’É glise  libre vau d o ise . Il 
q u itta  l ’É glise n a tion a le  en 1845, et fu t chargé en 1849  
d ’enseigner la  théologie à la  facu lté libre de théo log ie  
de L ausanne. P résid en t de la  Société  des É coles du 
dim anche, il a publié entre autres : C oup d ’œ il su r  la 
p o sitio n  de l ’E g lise  na tiona le du  C. de V a u d e n  1845 . —  
P récis des fa its  qu i ont am ené et su iv i  la d ém issio n  de la 
m a jo rité  des pasteurs  ... de l ’E g lise  n a tiona le  du  C. de 
V au d  en 1845. —  Voir A rch , du  C h r istia n ism e  1 8 5 3 .—  
C hrétien  évangélique  1863. [B ug .  M. et  A. de M.]

U ne fam ille B a u p  ou B e a u p , originaire de B agnes  
(V alais) ex iste  à Saint-M aurice et à M arseille. [L. C].

B A U R .  F am illes des can tons d ’A rgovie, B àie, So
lerne, T hurgovie et Zurich.

A . C a n t o n  t i ' A r g o v i e .  —  J O HA N N-B A PTIST,  de 
Sarm enstorf, 1783-1851, m édecin  du cou ven t de Muri, 
ch ef des conservateurs du F reiam t en 1830-1840, m em 
bre du Grand Conseil, de l ’U n ion  pour la  défense du 
cath olic ism e dans le F reiam t, 1833, et du B ü n zer-  
K om itee . Il a lla it être arrêté le 10 jan v ier  1841 com m e  
perturbateur, lorsqu ’il s ’en fu it à Lucerne. P lus tard, il 
pratiqua la  m édecine à Schw yz où il com posa divers 
écrits pour sa défense : E in g a b e  a n  das B ezirksgerich t 
M u r i,  1841 ; B in  ich  e in  landesflüch tiger H ochverräter ?
—  Voir D ie A u fh e b u n g  der aargauischen  K löster. —  D ie  
aargauischen  K löster u n d  ih re  A n k lä g e r . —  S. A b t : Der 
A u fr u h r  im  F re ia m t.  [G. W i e d e r k e h r . ]

B . C a n t o n  de B à i e .  F am ille  encore ex is ta n te , ac
q u it la bourgeoisie de B àie en 1557. —  [A . B.i —  F r i t z , 
* 2 n ovem bre 1859 à B àie, t  dans ce tte  v ille  le  3 ja n 
v ier  1921. Il é tu d ia  à B àie et Leipzig ; rédacteur de 
l ’A llg . Schw eizer Z e itu n g  de B àie 1883-1902, puis aux  
Basler N achrich ten . M em bre du Grand Conseil de la  
b ourgeoisie et du syn od e de l ’église . Il a rendu de 
grands serv ices au x  cartographes en particu lier par 
sa grande connaissance du Jura. [C. Ro.]

C. C a n t o n  d e  S o le n n e .  F am ille  de la v ille  de Soleure, 
éte in te  a van t 1681. —  A rm o ir ie s  : de gueu les à trois 
m onts de sinop ie surm ontés d ’un craquelin d ’or percé 
de deux pelles à four du m êm e. —  H a n s - F r i d l i , de Sel- 
zach , sous-greffier de L ocam o, d ev in t bourgeois en 
1652. — Voir Franz H afïner : Geschlechterbuch. [v. V.]

D . C a n t o n  d e  T h u r g o v i e .  B A U R ,  B a u e r , fam ille  
assez répandue dans les d istricts d ’A rbon et de Steck- 
born. —  1 . J o h a n n - M e l c h i o r , * 1819, f  1 8 6 4 ,  de 
Steckborn, pasteur à N ussbaum en , S irnach et N eu- 
kirch-E gnach . —  2 . J u l i u s ,  * 1 8 5 0 ,  f ils  du n° i ,  rédac
teur de VA llg em e in e  Schw eizerze itung  à B àie. [F. Sch.]

E .  C a n t o n  d e  Z u r ic h .  I .  A ncienne fam ille de la  
com m une zuricoise de W ettsw il am  A lb is, connue déjà  
en 1383 sous le nom  de Gebur. —  [ J. F r i c k . ]  —  II . Bour
geois de la v ille  de Zurich ; entre autres R u d o l f , bailli 
de R egensberg 1556-1561, m em bre du Conseil 1564, 
bailli de K nonau  en 1584 où il m ourut en 1586. —  III . 
F am ille de G œ tzis dans le Vorarlberg, bourgeoise de 
R heinau . —  1. J o h a n n e s , * 1795, fonda les deux hôte ls : 
Baur en v ille  (1838) et Baur au Lac (1844), bourgeois 
d ’honneur de Zurich 1859, t  le 24 novem bre 1865. —
2. T h e o d o r , fils du n° 1, * 1828, succéda à son père à 
l'h ô te l Baur au  Lac, m em bre du Grand Conseil de la  
v ille , t  le 21 aoû t 1904. —  Voir Z W C h r .  1904, 40. —  
E liderli : Z u ric h  u n d  se ine Gasthöfe. —  f C. B r u n . ]  —
IV . F am illes d ’origines d iverses, dom iciliées dans p lu 
sieurs com m unes du canton  de Zurich. —  J a c o b , de 
Berg am  Irchel, 1829-1900, in stitu teu r, m usicien  et 
com positeur, * à H irslanden ; il étudia  à l ’E cole norm ale 
de K usn ach t (Zurich), fu t in stitu teu r à R iesbach  et à  
Zurich, publia  des recueils de chants, dirigea plusieurs 
sociétés de chant et com posa des chœ urs pour v o ix  
d ’hom m es, do fem m es et des chœ urs m ix tes . —  Voir

H einrich  B au m gartn er. 
D ’après une p hotograph ie.
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JSZ Z  1900, 13, 16. —  Z W C h r .  1900, 3. —  Schw eiz. 
Lehrerzeitg. 1900, 8. •—■ Schw . M u sik ze itg . 1900, 13. —  
[E. Stäuber. 1 —  H e in r ic h ,  xy lograp h e et pein tre, de 
Birm enstorf. * le 11 novem bre 1862, exerça son art à  
S tu ttgart, à  Berlin et à  P aris. —  Voir S K L .  [G . B r u n . |  

B A U R I .  N om  d ’un personnage travesti que l ’on 
rencontre à  G rossdietw il, A ltbiiron , F ischbach , E bers
ecken (L ucerne). Selon un  antique usage populaire, 
deux com pagnons travestis, l'un  en fou et l ’autre en 
sorcière, G lüngel et B a u r i,  parcouraient la  contrée à  
l’époque du N ou vel-A n . Dès q u ’ils paraissaien t écla ta it 
l ’avertissem en t: Voici G lüngel ci B auri. Celui qui n ’ar
rivait pas à  fuir ne p ou va it se libérer de l ’étrein te des 
deux personnages sans payer au m oins un dem i-batz  
ou éta it m arqué, sans q u ’il s ’en aperçût, d ’un trait de 
couleur qui prêtait à  rire. Les deux com pagnons éta ien t 
tenus de verser une partie de leur co llecte  dans le tronc  
des pauvres de la com m une. —  V oir L u z . V olksbla tt, 
28 décem bre 1899. [P .-X . W.]

B A U T Y ,  A d o l p h e , d ’A igle , * le 9 ju in  1798 à  V ennes  
sur L ausanne, f  1880. A près des études de théologie à  
L ausanne, il lu t pasteur de l ’église française de S tock 
holm . Il rentra dans le canton  de V aud et se fit con
naître par ses polém iques avec  les d issidents p rotestan ts  
et avec les catholiques. 11 s ’in téressa  a ctiv em en t aux  
d éb als qui précédèrent l ’ab olition  de la Confession h e l
vétiq ue dans l ’église vau d oise  ; lors du conflit de 1845 
entre le clergé et le gou vern em en t, B auty  éta it pasteur  
à  M oudon. il fut l ’un  des fondateurs de l ’E glise libre et 
pasteur à  Y verdon, puis à  Lu try. On a, entre autres, de 
lui : R éponse à la brochure in titu lé e  : L ’E g lise  et les 
E glises, 1833. —  P rojet de loi ecclésiastique présenté au  
Conseil d ’E ta t, 1838. —  F ic tio n s  et réalités ou les p ré ten 
tions de Rom e m ises en regard des fa its , 1854. —  Voir 
Chrétien évangélique, 1880. —  A n n u a ir e  de l ’E g lise  libre, 
1889. —  Son fils C h a r le s ,  1842-1910, pasteur, fut  
chapelain du p én itencier et de l ’hôp ita l cantonal à  
Lausanne. —  Son p etit-fils , E d o u a r d , * 1874, est jour
naliste à  G enève, ancien directeur de la  T rib u n e  de 
Genève. [Eug. M. et A. de M.]

B A U X .  A ncienne fam ille provençale dont l ’h isto ire  
gravite  au tour du château  et de la v ille  des B au x (B ou
ches-du-R hône, F rance). P lusieurs représentants de 
cette  fam ille in téressen t la  Suisse par leurs a lliances  
avec les m aisons seigneuriales de G enève et de N eu 
châtel. —  1. B e r t r a n d  IV , t  1314, fils de R aym ond I 
de B au x , prince d ’O range, épousa (1273 ?) E léonore, 
fille de H enri, com te de G enève. —  2. R a y m o n d  V, 
t  1393, fils du n° 1, épousa en secondes noces, en 1358, 
Jeanne, fille d ’A m édée, com te de G enève. —  3. M a r ie , 
f  1417, fille un ique du n° 2 , d ev in t, en 1386, la fem m e 
de Jean  de C halons-A rlay. —  4 . A l ix ,  * entre 1361 et 
1367, t  7 oct 1426, dernière com tesse d ’A vellin o , épousa, 
en 1380, Odon de V illars, com te de G enève, pu is, en s e 
condes noces, entre 1415 et 1418, Conrad de Fribourg, 
com te de N eu ch âtel. A rm o ir ie s  : de gueu les à l ’étoile  
d ’argent à 16 rais. —  Voir Régeste genevois. —  Louis 
B arthélém y : In v e n t... .  des Charles d e là  M a iso n d e s  B a u x .  
—  N oblem aire : H is t, de la M a iso n  des B a u x . | L. T .1

B A U Z ,  P . H e r m a n n , d ’U eberlingen , con ven tue l de 
Saint-G all, * le 12 fév . 1698, 1 2 fév . 1752, arch iv iste  du 
chapitre 1727, professeur de théo log ie  1729, curé de W il 
1733, prieur de N eu -S t. Johann  1738, sous-prieur à  
Saint-G all 1744, official 1747. —  Voir V erhandl. der 
st. gall. G em einnü tzigen  Ges. 1858, p . 64. —  Scherrer : 
K atalog der S tiftsb ib lio th ek . —  A rch, du chap itre. [ J .  M.] 

B A U Z A N ,  B A U C A N I  ou B O L Z U N ,  P e t r u s . L i
cencié en droit ; élu d oyen  de V alére, selon  de R ivaz, 
le 2 ju ille t 1366 ; il apparaît com m e te l encore en 
1393. —- Voir arch ives de V alére. —  G rem aud. [D. 1.1 

B A V I E R  ( B A W I E R ) .  F am ille n ob le originaire de 
B avière, reçue à  la bourgeoisie de 
Coire en 1527 et 1528 avec  M i c h a e l  
et S i l v e s t e r . E lle é ta it  étab lie  aupa
ravan t à Sayis (près T rim m is, Gri
son s), où ex is ta it  encore en 1843 la 
« B avierenburg ». A rm o ir ie s  : de
gueu les à  une licorne d ’argent issan t  
de tro is m onts de sinop ie. —  1. 
H a n s ,  1537-1609, em brassa la R é

form e, p révôt de corporation et m em bre du Con
se il. Juge de la v ille  1577, bourgm estre et capitaine  
de la v ille  de Coire 1585, président des L igues gri
sonnes en sa qualité  de ch ef de la L igue de la M aison- 
D ieu  ; com m e colonel de 
cette  dernière ligue, il 
m archa en 1585 sur la  
V alteline et C hiavenna.
D ép u té  au ren ou velle
m ent de l ’alliance avec  
les sep t anciens can tons  
1595, com m issaire-juge  
dans la  V alte line  1591, 
délégué auprès de l ’ar
chiduc Ferdinand et de 
plusieurs v illes 1592- 
1 593; en 1596 il pré
sida la  d isputé reli
g ieuse de T irano ; prési
dent de la Cour d ’appel 
de la L igue de la  M ai
son -D ieu , d ép u té  pour  
la conclusion  d ’une a l
liance av ec  Berne 1602, 
président ou m em bre  
du Conseil secret 1603- 
1607 t  le  20 août 1609.
—  2. A n d r e a s ,  fils du 
n° 1, 1571-1619, cap ita ine au service de V enise, pré
v ô t de corporation, d éputé auprès de la  L igue des 
D ix-Jurid iction s pour y  recevoir le  serm ent des com 
m unes 1602, dép u té auprès de la  L igue Grise pour le  
serm ent du pacte d ’alliance 1604, délégué de Coire 
pour la  conclusion  d ’un accord dans les quatre h au tes  
jurid iction s du v a l B regaglia , D om leschg, H au te  et 
B asse-E n gad in c au su je t de la  répartition  des charges 
dans le gouvernem ent de la V alteline 1604, d éputé des 
III  L igues auprès de l ’em pereur R odolphe II qui lu i 
octroya  une lettre  de noblesse et des arm es 1610, d élé
gué auprès de l ’em pereur M atthias 1612-1613. —  3. 
■ fo llan ti  ou l l a n s ,  1591-1661, cap ita ine au service de 
France, conseiller de légation  et in terprète à l ’am bas
sade de France auprès des Grisons 1618 ; la m êm e année  
il est condam né piTr le tribunal de Thusis à une am ende  
de cinq m ille d u cats et à d ix ans de ban n issem en t. Il 
fu t ensu ite  prévôt, puis prem ier prévôt de corporation, 
conseiller et m em bre du K etten b u n d , fondé à Coire le  
27 janvier 1637 ; ce tte  année-là, il entra dans la  V a lte 
line com m e cap ita in e au régim ent R osenroll ; 1638 
bourgm estre et président des L igues grisonnes q u ’il 
représenta à Milan lors de la  signature de la  cap itu 
la tion  avec  P hilippe IV d ’E spagne, duc de M ilan, dont 
il reçut une chaîne d ’or de ch evalier et 600 couronnes ;
1640 dép u té à Innsbruck pour le  ren ou vellem en t de 
l ’alliance héréd ita ire de 1518, et en 1642 à Feldkirch  
pour le m êm e ob jet. D e ses fils J o h a n n - U l r i c h ,  1627- 
1693, J o h a n n ,  1629-1688, R a g e t t ,  1635-1691, et R u 
d o l f ,  1638-1713, son t issues les branches principa
les de la  fam ille .

B ranche aînée : — 4. J o h a n n ,  1653-1744, cap ita ine au  
service d ’E spagne, p révôt de corporation et trésorier  
de la v ille  1685, 1er p révôt 1696 et 1710, conseiller  
1712, am m ann de Coire 1720, 1729 juge et 1730 bailli 
de la v ille , puis prem ier bourgm estre et chef de la  
Ligue de la  M aison-D ieu et président des L igues gri
sonnes. —  5. C h r i s t i a n ,  1767-1837, aum ônier au  
régim ent grisou de Schm id en H ollande 1788-1791, 
prédicateur à S a in te-R égu la  à Coire 1791-1802. Lors 
de l ’entrée de M asséna à Coire, il se v it  contrain t 
d ’assum er la charge de président de la m unicipalité  
de Coire. A y a n t été  dénoncé au x  A utrich iens, il fu t  
déporté de 1799 à 1801, d ’abord à Innsbruck, puis  
à Graz ; nous le retrouvons de 1802 à 1809 prem ier 
pasteur de Saint-M artin , puis a n tistès de Coire ; s ’é
ta n t retiré, il se vou a  au x  sciences et à la poésie . Il 
éta it  lié avec  M athisson, W essenberg, Frédérika Brun  
et particu lièrem ent avec  Johann-G audenz von  Salis- 
Seew is. —  6. J o h a n n - E d u a r d ,  1813-1866, m édecin  des 
bains de Saint-M oritz, m édecin  de la v ille  et du d istrict  
de Coire, au teur de: S tam m tabelle  der a d e lig en F a m ilie  vo n

sä? •• ï

H a n s  B av ie r ,  1537-1509. 
D ’a p r è s  u n  d e ss in  de  K r a n e c k .
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B a v ier , pubi, en 1892. —  7 . J o h a n n - A n t o n ,  n eveu  du 
n ° 5, 1816-1881, fonda à Zurich la m aison  de com m erce
A . B avier & Cle, consul d ’Ita lie  pour la Suisse orien
ta le . —  8. C a r l - E d u a r d ,  fils du n° 7, * 1842, a ttach é  
à la  légation  de Suisse au Japon en 1862, fonda en 1865 
la  m aison  B avier & Clc pour l ’exp orta tion  de la soie à 
Y ok oh am a, où il d ev in t en 1868 consul général de 
D anem ark . —  9 . J o h a n n - A n t o n , frère du n° 8, * 1844, 
o b tin t à, Paris une concession  de m ine de charbon au  
T onkin , d irecteur général de la Soc. française des 
charbonnages du T onkin  dès 1888. Il a acquis la  n a tio 
n a lité  française.

D euxièm e B ranche : —  10. J o h a n n ,  1653-1720, p révôt  
de corporation , chancelier de la V alteline , prem ier  
p révôt —  11. J o h a n n ,  1682-1762, officier au service  
de F rance et de H ollande. Il se d istin gu a  dans les 
bata illes de M alplaquet et F o n tc n o y .—  12. G a b r i e l ,
1723-1787 ; prévôt 1752, puis prem ier p révôt de corpo
ration , m em bre du Conseil, ju g e  de la  v ille , in specteur  
du C ollegium  p h ilo so p h icu m  (facu lté  de théologie  pro
te s ta n te ) , président du tribunal crim inel des III  L igues.

T ro is ièm e  B ra n ch e:  — 13. S i m e o n ,  1704-1777, pré
v ô t  1753 et 1er p révôt de corporation 1762, m em bre du 
Conseil et juge  1766. —  14. J o h . - B a p t i s t ,  1695-1771, 
fils du n° 13, p révôt de corporation  1718, m em bre du 
Conseil 1742, am m ann de Coire 1743, juge 1749 et 
bailli de la v ille  1750, prem ier bourgm estre de Coire 
1756 et v ice-lan dam m an n  de la L igue de la M aison- 
D ieu . —  15. J o h . - B a p t i s t ,  p etit-fils  du n° 14, 1749- 
1814, p révôt et prem ier prévôt de corporation , acheta  
en 1792 av ec  le bourgm estre von  Tscharner le château  
et la  seigneurie de R eichenau du baron B uol-Schauen-  
ste in  pour 132 000 fi. Son frère —  16. J o h a n n - J a k o b ,  
1751-1825, p révôt, puis prem ier p révôt et cap ita in e  de 
corporation , m em bre du Conseil 1786, am m ann de 
Coire 1794, juge 1797, puis p résident du tribunal qui 
siégea en avril 1798 au su jet des crim es com m is contre  
l ’E ta t l ’année p récéd en te. Le 14 m ars 1799, le g é 
néral français M asséna fit de lui le président du 
gou vern em en t provisoire des II I  Ligues et le 16 
ju ille t  1800, il d ev in t un des hu it m em bres du gou 
vern em en t préfectoral in sta llé  par le général Lecourbe. 
Il a p ub lié  : E m ig ra tio n  der R eform ierten  aus den  
U n tertanen landen , 1791 ; Schreiben  eines verfolgten
B ü n d n erp a tr io ten  a n  das B ü n d n ervo lk , 1799. —  17.
J o h a n n - B a p t i s t ,  1795-1856, revêtit les charges su iv a n 
te s  : 1814-1819 p révôt et cap ita in e de corporation , 
1819-1828 cap ita in e de la v ille , prem ier p révôt, m em 
bre du Conseil 1829, juge  1830-1831, bailli de la 
v ille  1832-1837, v ice-lan dam m an n  de la L igue de la 
M aison-D ieu  1829, 1834 et 1837, d ép u té  au Grand Con
seil q u ’il présida en 1838, président des II I  L igues 1838-
1839. Il fu t en outre m em bre du P e tit  Conseil, député  
a u x  D iètes de 1830 et 1835, p lusieurs fois m em bre de 
la  C om m ission des E ta ts  et de la Cour d ’appel cantonale , 
président des p ostes cantonales 1843-1850, conseiller

n ation al 1850-1856. f  le 
19 sep t. 1856 à Zurich. —
18. S i m e o n ,  1801-1865, 
p révôt 1830 et prem ier 
p révôt de corporation  
1834, du Conseil 1835, 
m em bre de la d irection  
can tonale des p ostes, juge  
1837, prem ier bourgm es
tre de Coire 1840-1841 et 
1846, v ice-landam m ann  
de la L igue de la Maison- 
D ieu 1844, dép u té au  
Grand Conseil 1846, juge  
lß50, président du tribu
nal du d istrict 1851-1853, 
fondateur de la m aison  
d ’ex p éd itio n  B avier & 
Cle, à Coire, e t  plus tard  
l ’un des trois d irecteurs  
de la raison socia le Je-  
n atsch -B av ier  & Cle . —  

Simeon Bavier (no 19). 19. S il ï lB n ll , fils du n°
D 'a p r è s  u n e  l i th o g r a p h ie .  17, conseiller fédéral et

m in istre , * le 16 se p t. 1825 à Coire, é tu d ia  au x  écoles  
p o ly tech n iq u es de S tu ttg a r t e td e  K arlsruhe, in gén ieur  
de d istrict à Splügen  1850-1851, landam m ann du cercle  
de Jén az, q u ’il représenta p lusieurs fois, ainsi que la v ille  
de Coire au Grand Conseil, 1853, 1854 et 1856, préfet
1854. A près la fusion  des lignes de chem ins de fer de la  
Suisse orientale en com pagnie de l ’U n ion  su isse, il entra  
dans le Conseil d ’adm in istration  de celle-ci. A la su ite  du  
rejet du projet du L ukm anier, il p oussa  à la con stru ction  
du Splugen, élabora de 1870 à 1871 un projet com plet 
et parcourut, avec  A ndreas v o n  P lan ta , l ’A llem agne  
du Sud et l ’Ita lie  pour obtenir l ’appui financier des 
cercles in téressés. T outes ces ten ta tiv es échouèrent, 
ainsi que le projet du chem in  de fer S am ad en -S t. 
M oritz-Pontresina, élaboré pour le com p te  d ’une b an 
que de W interthour. Il publia  en 1874 E in ig e  B em er
k u n g e n  über E isen b a h n en  im  Gebirge et en 1878 D ie  
S tra ssen  der Schw eiz H istor. E n tw ic k e lu n g  u n d  gegenw ärt. 
B e s ta n d ) .  Conseiller nation al dès 1863, il fu t en v o y é  au  
T essin  com m e com m issaire dans l ’affaire de S tab io , où il 
réussit à pacifier les partis et les am ener à l ’en ten te  d ite  
R iform ino. La considération  que B av ier  s ’a cq u it dans 
cette  affaire par son a ttitu d e  p rudente et p leine de ta c t  
le fit nom m er le 10 décem bre 1878 au Conseil fédéral en 
rem placem ent de H eer. Il d irigea d ’abord le D épar
tem en t des finances et douanes pu is, en 1880, celu i des 
chem ins de fer. En 1881, il présida le Congrès des trans
ports in tern ation au x  par chem ins de fer. A près avoir  
été  président de la C onfédération en 1882, il prit en 
avril 1883 le poste de m in istre de Suisse à R om e, q u ’il 
occupa durant douze ans. Il se retira en ju in  1895 et 
m ourut le 27 janvier 1896 à M alans.—  20. J o h . - B a p t ï s t a ,  
frère du n° 19, * 1832, entra en 1850 dans l ’arm ée au tr i
ch ienne, fit les cam pagnes de 1859 et 1866 com m e m ajor  
de cavalerie, passa lieu tenan t-co lone l et se retira en 
1883. Il d ev in t cam érier im périal et fu t créé baron en 
1895. —  21. A l b e r t ,  * 12 octobre 1841, d irecteur de la 
banque des Grisons à Coire 1877-1912, m em bre du 
Grand et du P etit  Conseil de la v ille  de Coire 1866- 
1876, député"au Grand Conseil des Grisons 1877, à p lu 
sieurs reprises m em bre du Conseil d ’ad m in istration  de 
l ’U nion Suisse. —  22. E m ile , * 1843, f  12 m ars 
1920, ingénieur, trava illa  à la con stru ction  des rou
te s  des Grisons, ingénieur et ch ef du bureau te c h 
n ique de l ’exp osition  n ation ale  de Zurich 1882-1883, 
directeur des tra v a u x  de régu larisation  du Tibre 1884  
et des tra v a u x  de con stru ction  du port de Gênes 
1889, ingénieur à Zurich dès 1898. —  N Z Z  526, 1920.

Q uatrièm e B ra n ch e :  —  23. J o h a n n -U lr ic h ,  1669- 
1749, aum ônier au régim ent grisou de Capol en H o l
lan d e, puis pasteur à Trim m is et à M alix, de 1707- 
1728 à l ’église S a in te -R egu la  à Coire, de 1728-1742  
a n tistè s  et pasteur à Saint.-Mart.in, 1730 d oyen  de la  
Ligue de la M aison-D ieu .

C inqu ièm e B ra n ch e :  —  24. J O H A N N ,  1662-1721, 
étu d ia  la m édecine à Zurich, Paris et P adoue, 
conseiller im périal et pro-synd ic de l ’u n iversité  de 
P adou e. D ans sa patrie, il d ev in t secrétaire de 
v ille  et chancelier d ’E ta t  1685, m em bre du Conseil 
1693, am m ann de la v ille 1699, bailli de la ville  
1703, président du syn d ica t de la V alteline 1706, 
bourgm estre 1711, 1713, 1715, 1717, 1719, président  
des L igues grisonnes, ch ef de la  L igue de la M aison- 
D ieu . Il représenta sou ven t la v ille  de Coire au x  d iètes  
des L igues et en 1712 il fut d élégué de Coire pour jurer  
la le ttre  d ’alliance des L igues. Il p ub lia  en 1707 une  
descrip tion  de la source e t  des bains de F ideris. —  25. 
G e o r g ,  * 1773, arrière-petit-fils du n° 24, officier au  
serv ice de France, puis chancelierdes L igues à Coire. Il a 
publié : Des ju n g e n  Schw eizers Seereise , 1834. Schnee
flocken a u s G raubünden , 1835. D ie Corsilcaner R äuber  
u n d  ih r  L eh rlin g  F iesch i. —  Voir Eduard von  B avier : 
Stam m tabelle  der adeligen F a m ilie  von B a v ier. —  B M  
1865, p. 13-14 ; 1896, p. 94. —  J . R obbi : S ta n d es
präsiden ten , p . 7-8. —  B ü n d n e r  Z e itu n g  1856, n" 114. 
—  Sprecher : S a m m lu n g  rä t. Geschlechter, p . 10. —  
B iin d . S taa tska lender. —  B u n d . K alender  1880 et 1897. 
N Z Z  1896, n" 28. —  S B  X X V I I . —  A D B  X L V I, p . 273- 
274 . —  H ilty  : P J  1896. —  F reie  R ä tier  1896, n° 24. —  
J N G G  1895-1896, p . 294. —  S a m m lu n g  bünd. Leichen-
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reden  II , p. 3. —  A H S  1906, p . 125. —  S G B  I I , 21. —  
R enseignem ents de M. A . B avier-S a lis. _ [L. J.l

B A V I È R E .  R épublique. L ’ancien  duché de l ’Em pire  
rom ain, é lectora t en 1623, royaum e souverain  en 1806, 
1815-1866 E ta t de la C onfédération germ anique, 1818- 
1918 m onarchie con stitu tion n elle , dès 1871 E ta t  d e l ’E m - 
pire allem and ne d ev in t lim itrop h e de la  Suisse q u ’en 
1806 par l ’acq u isition  de L indau . P our le  P a la tin a ! q u ifu t  
réuni à  la  B avière en 1777 vo ir  P a l a t i n a t .  Les relations  
politiques entre les d eu x  p ay s, qui ne furent jam ais très 
su iv ies, rem on tent au X V e s. Vers 1460, L ouis-le- 
R iche, duc de B av ière-L an dsh u t, se rapprocha des 
Confédérés probab lem ent par op p osition  contre l ’A u 
triche. A  la  D iète  du 28 avril 1466, B erne déclara que le 
com te p a la tin  et les ducs de B avière v o u la ien t faire 
alliance avec  les Confédérés ; en 1467, le duc Louis 
n ’accorda pas à  l ’A u triche les secours dem andés contre  
les Suisses, et au prin tem ps de l ’année su iv a n te  il offrit 
sa m éd iation  qui a b o u tit à  la  p a ix  de W ald sh u t. Il 
ava it aussi participé à  la  p a ix  de C onstance en 1461. 
Son fils Georges et A lbert de B avière-M unich , concluren t 
en 1491 un  tra ité  de n eu tra lité  de cinq ans avec  la  
C onfédération. E n  1500, le duc Georges et l ’électeur  
P ala tin  P h ilip p e négocièren t une a lliance avec  les  
Confédérés, m ais celle-ci n ’ab o u tit pas. Lorsque les  
Confédérés renoncèrent à  la grande p o litiq u e, les rela
tions entre la Suisse et la  B avière se relâchèrent. P en 
dant les lu tte s  relig ieuses, les cantons catho liques en
voy èren t des dép u tés au ch ef de la L igue. D ’autre  
part, des B avarois se fixèrent dans les cantons pro
testa n ts  à  la su ite  de la  contre-réform ation . P en 
dant la guerre de su ccession  d ’E spagne, les Confé
dérés en tam èrent à  plusieurs reprises des n é g o c ia - , 
tions avec la B avière afin  de m ain ten ir la  n eu tra lité  
de la Suisse. P our sauvegarder la  v ille  im péria le de 
L indau, m enacée par des troupes b avaroises, Zurich et 
Berne y  en tretin rent p en d an t un  certain  tem p s une  
garnison. E n  1806 la  B avière acq u it L indau , le T yrol et 
le Vorarlberg. Les n égociations, en tam ées précédem 
m en t avec l ’A utriche re la tivem en t aux propriétés s i
tuées dans ces p ays et ap p artenan t à  des Su isses, fu 
rent continuées avec  la  B avière ; elles durèrent ju s
qu’en 1815. Sous l ’in fluence de M etternich, la  B a
vière participa, par l ’in term édiaire de son m inistre, 
à diverses dém arches des pu issances conservatrices 
auprès de la C onfédération : lors du conflit de séparation  
à Bàie en 1833, de l ’exp éd ition  en Savoie en 1834 et de 
l ’affaire des fug itifs en 1835. Lors des n égociations qui 
précédèrent la  guerre du Sonderbund, M etternich en
gagea, m ais sans succès, la B avière à  participer à  une  
dém onstration  m ilita ire contre la  Suisse. P en d an t la  
guerre de 1870, la Suisse se chargea de sauvegarder les 
in térêts des B avarois et des B adois en France.

Les rapports com m erciaux entre la  B avière et la Suisse  
furent plus in tenses que les relations p o litiq u es . La Suisse 
im porte prin cip a lem en t du sel (de R eich en h all), du fer 
ouvragé et du b lé. D epuis des siècles, le sel est le princi
pal objet d ’im porta tion . A u X V I I I e s ., les envoyés de la  
B avière a va ien t a v a n t to u t  m ission  de pousser à la ven te  
du sel, qui é ta it  un m onopole du prince. Sur sa dem ande, 
Berne « prêta  » en 1782 au gou vern em en t de l ’électeur  
son d irecteur des m ines, J o h a n n -S eb astian  Claiss, qui 
reconstruisit la  sa line de R eichenhall de m anière à en 
augm enter considérablem ent la prod u ction . D ans la  
su ite , l ’im portation  a lla  en au gm entan t ju sq u ’à un  
to ta l de 40-42 000 fû ts  =  200 000 q u in tau x .

A l ’instar d ’autres p ay s, la  B avière fit so u v en t du 
tort au com m erce su isse par l ’étab lissem en t de droits 
d ’entrée très é levés. En 1809, pour la prem ière fois, 
la D iète chargea le landam m ann d ’obtenir une réduc
tion  des droits b avarois, en prem ier lieu  sur le  v in  et 
d ’arriver, si p ossib le , à conclure un tra ité  de com 
m erce. E n d ép it de tous les efforts, la Suisse n ’y  
parvint pas a van t 1834, époque où la  B avière entra  
dans l ’U nion  douanière a llem ande.

Le 20 ju ille t 1804 fu t conclu  un tra ité  d ’étab lissem en t, 
encore en v igu eu r au jou rd ’hu i, auquel tous les cantons  
adhérèrent ju sq u ’en 1822. Le tra ité  d ’extrad ition , propo
sé en 1821 par Fribourg, ab ou tit  en 1847 ; 12 cantons y  
adhérèrent d ’em blée et les autres cantons su ccessive

m en t. Saint-G all ava it déjà conclu  en 1808 u n tra ité  ana
logue avec  le com m issariat général en Souabe bavaroise.

A u x X I X e et X X e s ., les u n iversités bavaroises ont a t
tiré de nom breux professeurs et é tu d ian ts su isses, tand is  
que des B avarois ven a ien t étudier en Suisse. En ou tre,Mu
ni ch est un centre très fréquenté par les artistes su isses.

L éga tions et C onsu la ts. La Suisse n ’a jam ais eu de 
légation  en B avière ; lorsque fu t créée celle de Berlin en
1867, le m inistre fu t aussi accrédité à M unich. D ès lors, 
c ’est ce dernier qui est chargé des relations d ip lom a
tiqu es entre la Suisse et la  B avière. Lors de la réorga
n isation  des con su lats su isses, on créa en 1877 un con
su lat à M unich pour la B avière de la rive droite du R hin, 
depuis 1920 transform é en con su lat général ; le Pa
la tin a t fu t  desservi par le consu lat de Carlsruhe (plus 
tard  à M annheim ). D e 1850 à 1867,1e consul suisse  
de L eipzig  eu t p leins pouvoirs auprès des É ta ts  de 
l ’U n ion  douanière pour to u tes les affaires concernant le 
com m erce et les douanes. La légation  bavaroise auprès 
de la C onfédération rem onte au von  Frohberg qui 
fu t en voyé par l ’em pereur Charles V II. E lle sub
sista  com m e légation  de B avière, m ais avec des in ter
ruptions. D ès 1803, elle a toujours eu à sa tê te  so it un 
en voyé extraordinaire et m inistre p lén ipotentia ire, 
so it un  m inistre résid en t. Au m ois d ’avril 1872, la léga 
tion  de Berne fu t réunie à celle de l ’em pire allem and ; 
to u tefo is , en ju ille t de la m êm e année, un nouveau  m i
n istre fu t nom m é. E n réalité, depuis la fondation  de 
l ’em pire a llem and, elle n ’a dép loyé q u ’une a ctiv ité  
consulaire. En novem bre 1918, le m inistre bavarois 
von  B œ h m  fu t rem placé par F .-W . F örster qui, étan t  
le représentant d ’un gou vern em en t non reconnu, ne fut  
pas agréé par le Conseil fédéral. En vertu  de la nou
ve lle  con stitu tion  de l ’em pire a llem and, la  légation  
bavaroise fu t supprim ée en 1919. D e 1851 à 1871, la  
B avière en tretin t à W interthour un con su lat général 
(baron Sulzer von  W art) ; ju sq u ’en 1860, la  chancellerie  
de la  légation  y  fu t logée.

E n vo yés et m in is tre s  de B avière  en S u isse .  —  P h i
lip p -A n ton-Josep h  von  Frohberg, d it M ontjoie, en 
v o y é  im périal, 1742-1745 ; Franz-A dam  W ocher von  
O berlochen, en voyé du prince-électeur, 1745-1754 (?) ; 
F ran z-R u d o lf v o n  Schw achheim , m inistre résident, 
1770-1778 ; Johann  B a p tist-A nton  v o n  Verger, m . rési
d en t, 1803-1807 ; Joh an n -F ran z-A nton  von  Olry, m . 
résident, 1807-1827 ; K on rad -A dolf, baron de M alzen, 
m . résident, 1827-1828 ; P hilipp-K arl, baron de H ert- 
ling , m . résident, 1829-1836 ; K arl, baron de S tengel, 
env. extr . et m . p lén ip oten tia ire, 1837 (il ne rejoign it 
pas son p oste  et le chargé d ’affaires pendant l’intérim  
fu t le baron Sulzer von  W art) ; K onrad-A dolf, baron  
von  M alzen, en v . extr . e t m . p ., 1838-1841 ; Ferdinand  
von  Verger, m . résident, 1841-1848, en v . extr. et m . p ., 
1848-1854 ; K onrad-A dolf, baron de M alzen, env. 
extr . et m . p ., 1854-1862 ; W ilhelm  von D önniges, 
chargé d ’affaires (à G enève), 1862-1865 ; H om pesch , 
com te de B ollheim , m . résident, 1862-1865 ; Eduard  
B iederer, baron de Paar zu Schönau, m . résident,
1868-1867 ; W ilhelm  von D önniges, m . résident, 1867-
1868, en v . extr . et m . p ., 1869-1870 ; baron de Bibra, 
chargé d ’affaires dès le 1er février 1869 pendant la m is
sion de D önniges en E spagne ; et de 1870 à 1872, m . rési
dent, 1871 ; du 25 avril au 19 ju ille t 1872, la légation  
est gérée par celle de l ’em pire allem and ; Friedrich, 
baron de N ietham m er, env. extr . e t m . p ., 1872- 
1887 ; K urt, baron de P forten , m . résident, 1887- 
aoû t 1895; B iederer, baron de Paar, chargé d ’affaires, 
août-décem bre 1895 ; E duard, com te de M ontgelas, m . 
résident, 1895-1903 ; O tto , baron de R itter  zu G rünstein, 
m . résid en t, 1903-1907 ; G ottfried von  B œ h m , m . rési
d en t, 1907-1918. [ L e s s i n g .]

B A V O I S  (C. V aud, D . Orbe. V . D  G S). Cette localité  
éta it hab itée à l ’époque rom aine, et un lieu  dit Mar- 
terey  indique l ’em placem ent d ’un cim etière burgunde, 
près de l ’église Saint-L égier, m ais le prem ier docum ent 
qui le m entionne sous le nom  de B aioes  date de 1182. 
Son histoire se lie avec celle des terres de Corcelles et de 
Suchy et dans quelque m esure avec celle de la ville  
d ’Y verd on . Les sires de Jou x  la possédaient au X I I I e s ., 
puis A ym on de F aucign y  qui transm it ses droits à
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Pierre de Savoie, et celui-ci à sa belle-sœ ur, dam e de 
Thoire et V illars. E n  .1276, H um bert de T hoire-V illars 
a ssu je ttit  P avo is , Corcelles et Suchy à l ’évêq u e de 
L ausanne, dont ces loca lités ressortaien t déjà p eu t-  
être p rim itivem en t. U ne partie de la seigneurie de P a 
vo is passa en 1310 à Jean  de d ou x , en 1358 à Es tard 
de M ontsaugeon  par son m ariage avec  R evn au ld e de 
Toux, puis à B eatr ix  de M ontsaugeon, en 1404 à son  
fils Bernard de G léresse, en 1507, par u n e p e tite -f ille  de 
ce dernier, à P éterm an  A sperlin . Le fils de ce dernier 
acq u it des C ham pion, par son m ariage, le ch âteau  in 
férieur de B avo is et l ’autre partie de la seigneurie. 
D avid  M orlot, de Berne, en éta it possesseur en 1626, 
D an iel en 1669, en 1681 B avois p assa  à Isaac Du P lessis- 
G ouret. Les Saussure, puis des P illich od y  possédèrent 
aussi au X V I I I e s. une partie de la  se igneurie. Le ch â
tea u  des P illich od y  fu t incendi p a r les B ou rla-P ap ey  en 
1802, et,les titres des archives b rû lés .— V o irD H V .  [M .n. | 

B A Y .  Fam illes des cantons de B erne, de Bâle-C am - 
pagne et du V alais.

A . C an ton  de B e r n e . F am ille m en tion n ée à Berne 
vers la  fin du X V e s. avec  A n t o n i ,  reçue à la bourgeoi

sie au X V I e s. —  A rm o ir ie s  : de gueules 
à un craquelin  d ’or accosté de deux  
éto iles du m êm e sur trois m onts de si
nop ie. —  1. D i e t r i c h ,  * 1590, cordier, 
m em bre du Grand Conseil 1632. Au 
X V I I e s ., p lusieurs fam illes de chau
dronniers de ce nom  appartiennent à 
la bourgeoisie. —  2. S i g m u n d - I s a a k ,  
* 1715, greffier d ’In terlaken  1774-1785. 
—  3. D a v id  -  L u d w i g , m em bre du 
D irectoire h e lv étiq u e , * 1749 à Berne, 

étudia  le droit à M arburg a. Lahn, d ev in t a vocat à Berne, 
m em bre du Sénat en 1798, puis du D irectoire à A arau. Son

a ttitu d e , opposée aux in 
térêts bernois, le  fit haïr 
des « pa tr io tes », surtout  
d ’Ochs et de la  Com m is
sion française. Il d u t q u it
ter le D irectoire en juin  
1798 avec  P fyffer de Lu
cerne, sur l ’ordre de R a
p in a i ; Ochs et Laharpe  
les rem placèrent. Il ren
tra au Sénat en janvier
1799, puis au D irectoire  
où il succéda  à Legrand de 
B âle. Le sort le ren voya  
au S én at en ju in  1799, où 
il d ev in t un des chefs de 
l ’op p osition . Après les 
journées de janvier et août
1800, il fu t m em bre de la  
n ou velle  con stitu an te  et 
se jo ig n it au x  fédéralistes. 
L ’arrivée des unita ires au  
pouvoir en avril 1802 l ’é- 
lo ign a  d e là  v ie  p u b liq u e;

il red ev in t avocat. A p rès la rev isio n  d e la C o n stitu tio n  en 
1831, il fu t élu au nouveau  Grand Conseil bernois, q u ’il 
ouvrit le 14 octobre 1831 com m e président d ’âge ; f  5 dé
cem bre 1832. —  4 . E m a n u e l - L u d w i g ,  1757-1827, étudia  
la  m édecine à Strasbourg, cap ita ine-m édecin  dans le régi
m ent de Tscharner au service de la  Sardaigne 1780- 
1783, m édecin  m ilita ire à K ron stad t et à la  cour de 
C atherine II . R entré à B erne, il y  fu t m édecin  d ’hôpita l 
et professeur de chirurgie. —  5 . G a b r i e l - R u d o l f ,  
* 1758, prédicateur de l ’Ile à Berne, pasteur à W ählern et 
K irchberg, d oyen  de la  Classe à B erth ou d , f  1840 à 
Berne —  6. D a v i d - R u d o l f ,  * 1762 à Berne ; il dirigea  
en 1798 com m e président de la Cham bre d ’adm in is
tration  bernoise, l ’organisation  de la  contribution  ; 
m em bre du P etit  Conseil sous l ’A cte de M édiation, il 
dirigea le  départem ent de ju stic e , fu t lon gtem p s prési
dent de la  d irection de l ’h ôp ita l de l ’Ile , en 1816-1818  
président du Com ité central d ’assistan ce, f  à K ien en  
1820. —  V oir S ta m m b u ch  der B u rg erka n zle i. —  von  
W erdt : S ta m m ta fe ln  (b ib lio th èq ue de la  v ille  de
Berne). —  Grüner : G enealogien  (b ib liothèque de la

D a v id - L u d w i g  Bay. 
D 'a p rè s  u n e  g r a v u r e  s u r  c u i v r e  

d e  H e in r i c h  P f e n n i n g e r ,  1799.

ville  de Berne). —  v o n  M ulinen : H eim a tku iid e . —  
A D B .  —  H . Gilom en : L u d w ig  B a y , D irektor der 
helvet. R e p u b lik .  —  E rw in Schw arz : D ie bern K r ie g s
ko n tr ib u tio n  von 1798. —  Le m êm e : D avid  R u d o lf  B a y ,  
dans B B G  X V I .  —  [E. S c h w a r z . ]  —  7. II A N N  Y  (Frau  
D r F litz), artiste  pein tre, * 1885 à B elp , é tu d ia  à A n 
vers, B erne, M unich et P aris. F it  su rtou t des portraits  
d ’en fants. E lle est l ’au teur des fresques de la  clin ique  
can tona le  des fem m es, à Coire. —  V oir S Z  G L. [L. S.]

B. C an ton  de B â le -C a m p a g n e . F am ille de M ün
ch en ste in , dont l ’ancêtre est R u d o l f ,  f  a v a n t 1670 et 
qui, v en an t probablem ent, do B erne, se fix a  vers le  
m ilieu  du X V I I e s. à M ünchenstein . Son fils L e o n h a r d  
fu t en 1707 sous-bailli de M ünchenstein . A rm o ir ie s  : 
les m êm es que celles d e là  fam ille  bernoise. —  1. G u s t a v -  
A d o l f , *  30 jan v ier  1866 à B âle, é tu d ia  la  th éo log ie  à B âle, 
Berlin , G reifswald et H eidelberg, pasteur à D iegten -E p -  
tingen  1891. E ntré au Conseil d ’E ta t  de Bâle-C am pagne  
en 1897, il dirigea dès lors le D ép artem en t de l ’In struc
tio n  p ub lique et des cu ltes. C’est sous son im pulsion  
q u ’en 1911 fu t  prom ulguée la  n ou velle  loi scolaire  
qui ab rogeait celle de 1835. 11 com pte parm i les fon 
dateurs de N a tu ra  de laq u elle  d eva it sortir la  Société  
des sciences naturelles de B âle-C am pagne. —  2. H a n d -  
s c h i n - F I e r m a n n ,  frère du n° 1, * I e»août 1871 à L iesta l. 
E n 1897, il succéda à son  frère com m e pasteur à D iegten -  
E p tin gen , où il resta  quinze ans. C’est p en d an t cette  
période que fu t fondé l ’asile de trava il de D ietisberg  
(1904), œ uvre où il joua  un  rôle de prem ier p lan . En  
1912, il fu t nom m é pasteur de Suhr (A rgovie) où il 
m ourut le 9 m ai 1918. Il a v a it été  un  des fondateurs de 
la  Société  N a tu ra , e t rédacteur du T ierfreu n d , organe des 
sociétés su isses pour la  p rotection  des an im au x. [K. G.]

G. C an ton  du  V a la is .  F am ille é te in te  de Sion . —
1. F r a n ç o i s - X a v i e r - T h é o d u l e ,  * 1750, chanoine de 
Sion 1791, professeur de rhétorique au collège 1802, 
d oyen  de Valére en 1812 ; 1 1816. —  2. F é l i x ,  neveu  du 
précédent, * 1775, chanoine de Sion 1830, f  1851 senior  
du chapitre. —  V oir W B G .  —  R itz. [ T a . ]

B A Y A R D .  N om  d ’une fam ille va la isan n e, de V aren, 
qui s ’appela  U d r y o n  ju sq u ’au X V es. U ne branche alla 
hab iter L oèche au  X V I e s., une autre E ischoll, et 
au X V I I e s ., la  fam ille se répandit à Inden  et L oèche- 
les-B ain s. —  J o h a n n ,  * 1673 à V aren, t  13 décem bre  
1757, licencié  en th éo log ie , recteur du gym nase de Sion  
1702-1707, v icaire de L oèche 1707-1710, curé de L oèche- 
les-B ains 1710-1711, ch apelain  de L oèche 1712-1713, ch a
noine titu la ire  le  12 avril 1712 et chanoine résident de 
Sion le  7 m ars 1713, doyen  de Valere le 1 er ju ille t 1749. 
—  V oir B W G .  —  A rchives de V alére. (D .  I.]

B A Y A R D  ( LA T O U R ) . Cet te tour , ex ista n t autrefois 
au-dessus du v illage  de S a in t-Su lp ice (N eu ch âtel), ser
v a it  de p oste  de péage et défen dait l ’entrée du V al-de- 
T ravers. E lle est m en tion n ée au X I V e s. e t tom b a  en 
ruines en 1517. E n 1373, le com te Louis de N eu ch âtel 
dispensa les h ab itan ts des Verrières de faire le g u et à la 
Tour B ayard  ; en 1386, la  com tesse Isabelle leur con
firm a l ’exem p tion  du péage de cette  tour. Peu a v a n t les 
guerres de B ourgogne, en 1474, les forgerons de Saint- 
S ulpice firent d ivers tra v a u x  de fortification  à la  Tour  
B ayard et ten d iren t une chaîne au travers du défilé  
qui passe au p ied. E n février 1476, une avant-garde de 
Charles-le-Tém éraire se p résen ta  d evan t la  Tour B ayard  
où v e illa it  une garnison de 50 hom m es. V o y a n t le p a s
sage bien défendu, elle rebroussa chem in . —  Voir 
A S A  I, 101. —  Q uartier-la-T ente : Le canton de N e u 
châtel, I I I e série : Le V al-de-Travers, p . 617. —  M N  
1920, p. 57. [L. M.]

B A Y A R D S  ( L E S )  (C. N eu ch âtel, 0 .  V al-de-T ravers.
V . D G S ).  Com m une et paroisse com 
prenant le Grand et le P etit-B a y a rd . 
A rm o ir ie s  : d ’azur à une tour d ’argent 
m açonnée de sable, la  porte m unie de 
son p on t-lev is , le to u t  rep osant sur un  
m a ssif de rochers de sinop ie, au chef 
cousu de gueules chargé d ’une foi au  
naturel, les m anches d ’herm ine, et à 
la  bordure d ’or brochante chargée 
d ’une chaîne de sable posée en orle. 
A nciennes form es : B a y a r  1282 ; B o y-

w r n m
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heart 1344 ; B a ia r t  1373 ; B eart 1398. Les B ayards  
sont m entionnés pour la  prem ière fois en 1282 ; ils 
appartenaient à la  ch âtellen ie  du V al-de-T ravers, 
mais furent incorporés en 1372 dans la  seigneurie, 
plus tard m airie, des Verrières. Son h isto ire se con
fond avec celle de ce tte  dernière. Le Grand et le 
Petit-B ayard  form aient chacun un des cinq bour- 
geaux de la  générale com m unauté des Verrières et 
avaien t leurs adm in istrations propres. E n  1848, celles- 
ci furent m ain ten u es, m ais en 1860 fut créé, en outre, la 
m unicipalité des B ayards. Ces trois organism es furent

Le p a s s a g e  de  la ch a în e  p rè s  de  la T o u r  B aya rd ,  d ' a p r è s  un 
d es s in  d 'E d o u a r d  P in g r e  1 de  1825.

rem placés par une seu le com m une en 1888. La fortune  
ind iv ise  de la  générale com m unauté des Verrières fut 
partagée en 1878. Les B ayards dépendaient de la justice  
civile des Verrières et pour le crim inel du V al-de- 
Travers. A u sp irituel, ils se rattachaien t égalem ent aux  
Verrières ; le  tem ple fu t constru it en 1677 et la  paroisse 
érigée en 1712. R egistres de naissances et de m ar
riages dès 1712, de décès 1787. P opu la tion  : 1880, 
986 hab. ; 1900, 850 ; 1910, 761. —  Voir P .-H . Lam - 
belet : R ecueil des p r in c ip a le s  C harles... des Verrières. 
—  A llam and : E ssa i sta tis tique  su r  la m a ir ie  des Ver
rières. —  Q uartier-la-T ente : Le C anton  de N euchâtel, 
I I I e série : L e V al-de-T ravers. [L .  M.]

B A Y E R ,  von.  F am ille de com m erçants, bourgeoise  
de R orschach, où elle est étab lie depuis longtem ps. 
Elle fu t anoblie par l ’em pereur Charles V I le 7 avril 
1717. A rm o ir ie s  : écartelé, au 1 et 4 d ’or à un ours nais
sant contourné de sable, au 2 d ’azur à trois losanges  
d ’or, au 3 d ’argent à trois chevrons de gueu les, celui du 
m ilieu chargé d ’une étoile à six  rais d ’or. L ’ancêtre de la  
fam ille est — - 1 W e n d e l i n ,  t  1563, qui acquit l ’hôtel 
de v ille de R orschach. A v e c —  2. W e n d e l i n ,  arrière-pe- 
tit-fils  du n° 1, la  fam ille se d iv isa  en deux branches, la  
branche aînée ( oberes H a u s )  et la cad ette  (un teres H a u s) .

I. B ranche a înée. —  3. J o h .-B a p t is t ,  * 1677, cha
noine custode de S ain t-Jean  à C onstance, fonda la  
bourse B ayer à C onstance. —  4. Franz-JoSE PH , * 1665, 
t  1724, fu t anobli. —  5. C a r l-M a r t in , * 1703, chanoine

I de S a in t-É tien n e et S a in l-N ico las à C onstance, ch a
noine et conseiller in tim e à Coire, conseiller à la  Cour 
ép iscopale de C onstance. —  6. G eorg-A n t o n -M a r ia ,
* 1715, custode de St. Johann  à C onstance et chanoine  
de Coire. —  7. G e o r g  L u d w i g ,  * 1705, m ajor au régi
m ent Jau ch , au service d ’E spagne et de N ap les, puis 
landeshauptm ann  de Saint-G all et m em bre du Conseil.
—  8. A u g u s t ,  pein tre, 1803-1875, vécu t dès 1840 en
viron  à B aden-B aden . Le grand-duc de Bade le nom m a  
conservateur des m onum ents h istoriques du grand-duché  
et président de la Société  des A ntiquaires.

II . B ranche cadette. —  9. M a th a e u s , * 1661, conseiller  
de Saint-G all. —  10. J o h a n n , * 1699, chanoine de Coire 
et curé de Feldkirch . —  11. D ië th e lm -C o n s ta n t in ,
* 1700, curé de H eilig-K reuz près B ischofszell. [F .W illiJ  

B A Y L E N . V ille d ’A ndalousie (E spagne), où, le
j 19 ju ille t 1808, les b ataillons d ’A ffry et Christen des 

3 e et 4 e régim ents su isses de l ’arm ée française de D upont 
(Suisses rouges) com b attiren t contre le 1er régim ent 
A lt-R eding (Suisses bleus) au service d ’E spagne. La 
cap itu lation  de B aylen , du 22 ju ille t, livra  au x  E sp a
gnols 619 hom m es du bataillon  Christen et 960 hom m es 
du bata illon  d ’A ffry. La plupart furent em barqués sur 
des p ontons dans le port de Cadix et soum is aux p riva
tions et aux m auvais traitem ents de toutes sortes. La 
prise de Cadix par les Français en 1810 délivra les sur
v iv a n ts  de leur cap tiv ité . —  Voir A lb . Maag : Gesch. der 

I Schw eizertruppen  im  K riege N apoleons I .  in  S p a n ie n  
; u n d  P ortuga l 1807-1814, I. —  Franz Zeiger : D ie S ch ick

sale der sechs Schw eizerregim enter in  span ischen  D iensten
—  A S M Z  1899. [A. Mg.]

B A Y L O N . Fam ille originaire du D auphiné, qui a
exercé l ’art du potier dans les cantons de Vaud et de 
G enève de la  fin du X V I I e ju sq u ’au X I X e s. —
1. A b r am , * à M ontélim ar en 1621, m aître faïencier, 
v in t s ’étab lir à L ausanne avec sa fam ille après la  
R évocation  de l ’E d it de N an tes et exerça son m étier  
à O uchy. —  2 . Son fils, Ma t t h ie u , con stru isit un four,

! en 1700, sous les m urs de Lausanne et fabriqua de la 
fa ïence. A près sa m ort (1731), sa v eu ve et son fils —
3. Mo y se  ( 1711-1771), puis son p etit-fils  —  4. P ie r r e ,

! continuèrent la fabrication jusque vers 1780. U n autre 
fils de M oyse, appelé aussi —  5. Moy se  (1736-1793)

; s ’étab lit aux Pâquis (G enève) en 1775, puis à N yon  
(1778) ou il in sta lla  une fabrique de faïence en terre  
de pipe. Celle-ci fu t continuée par sa v eu v e  et par son  
fils —  6. A lbert  (1774-1803), puis par son gendre, 
Michel N ied erm eyer ; à la m ort de ce dernier (1829), 
la m aison  fut ven d u e et la fabrique supprim ée.
—  7. J ea n -A b ra m  (1779-1829), frère d ’A lbert, fut  
appelé en 1803 com m e directeur de la  fabrique de 
faïence de Carouge (G enève) ; il in sta lla  dans la  m êm e  
v ille , pour son propre com p te, en 1812, une faïencerie  
qui fut continuée par sa v eu ve et par son fils —  8. A n - 
t o in e -L o u is  (1812-1866), avec  la collaboration  du 
p ein tre-céram iste Pierre M ulhauser, puis, par la  v eu v e  
d ’A nto ine ju sq u ’en 1878, date à laquelle  elle 
passa en d ’autres m ains. —  Voir N o s A n c ie n s , 1906, 
p. 119-124 ; 1918, p. 55-112. —  9. J e a n -F r a n ç o is  
(1724-1779), * à Lausanne, fils de M atth ieu , m inistre, 
fu t appelé à la  Cour de Suède en 1760 com m e  
lecteur de la reine et chapelain  de la  Cour ; chargé de 
m issions d ip lom atiques en France et en E spagne par le 
roi G ustave II I , il se m ontra d ip lom ate avisé , p lein de 
ta c t  et de droiture. Il jo u it  d ’une grande in fluence à 
S tockholm  et fu t créé chevalier de l ’E toile  polaire. —  
V oir P . Larousse : G rand d ic tionnaire  un iverse l II , 665.
—  10. J e a n -J o s e p h  (1821-1883), fils de Jean-A bram , * à 
Carouge, docteur en m édecine. Il a publié un  assez grand  
nom bre d ’observations dans le B u ll, de la Soc. m éd. de 
la S u isse  rom ande. La ten dan ce un peu m ystiqu e de son  
esprit lu i insp ira un ouvrage in titu lé  : E ssa i de Christo
logie réaliste, biologique et sociale p a r  u n  libre-penseur. 
—• Voir R evue m éd. de la S u isse  rom ande, 1883, p . 229- 
230 (avec liste  de ses œ uvres). [Fréd. G a r d  y.]

B A Z E N H E I D  ( O B E R  et U N T E R )  (C. Saint-
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Gall, D . A lt-T oggenburg. V D G S ).  E n  779, un  nom m é  
H iso céda ses biens à P acinw eide  ( =  pàturage de B alzo  ; 
B atzo , espèce de d im in u tif de nom s formés avec  
B a d u  —  com b at) au cou ven t de Sain t-G all. Ce 
dernier agrandit son  dom aine par échanges et 
y  paraît seul com m e seigneur foncier ju sq u ’au X I V e s. 
Les com tes de T oggenbourg lui succédèrent dans ces 
droits ; les d ocu m ents de 1399 à 1405 m en tion n en t briè
v em en t B azenheid  com m e possession  com tale , q u o iq u ’il 
y  ex is tâ t  des biens du cou ven t. Le ch âteau , à Ober- 
B azen heid , ne paraît q u ’au X V e s., il s ’appelle aussi 
Z u  E gge. U n  autre château  aurait ex isté  à U nter- 
B azen h eid . Les seigneurs von  E gge et v o n  B azenheid , 
p eu t-être  id en tiq u es, son t m en tion n és au X I I I e s. En  
1408, B azenheid  p assa  avec les terres des com tes de 
T oggenburg à l ’abbaye de Sain t-G all. A la  m êm e ép o
que, V U nteram t se con stitu a  en b a illiage ferm é, com 
prenant les trois jurid ictions de B azenheid , N eckertal 
et D egersheim . La jurid iction  de B azenheid  com pre
n a it en to u t ou en partie les quatre com m unes p o li
tiqu es du d istrict actu el d ’A lt-T oggenburg, ainsi que 
l ’enclave de H enau dans le d istrict d ’U nter-T oggenburg. 
E lle  fu t soum ise p en d an t quelque tem p s, avec  celle de 
D egersheim , au h au t-b a illi de Schw arzenbach. En 1803 
déjà, Ober et U nter-B azenheid  furent a ttribués à la 
com m une p olitiq u e de K irchberg. A utrefois dépendant 
de la  paroisse de K irchberg, B azenheid  d ev in t une cure 
en 1896 et en 1900 une paroisse in d ép en dan te. —  Voir 
W egelin  : Gesch. der L a n d sch a ft T oggenburg  I , 133, 
294 ; II , 305. —  Gmur : S i. G allische Ftechtsquellen II , 
257 [m .]

B A Z I N .  —- I. F am ille vau d oise  a u toch ton e, m en 
tion n ée à R ossin ières dès 1436. —  II . F am ille  noble, 
originaire de N orm andie, qui se fixa  à G enève et au 
p ays de Vaud après la  révocation  de l ’E d it de N an tes. 
—  J a q u e s - C h a r l e s , ancien secrétaire du stadhouder  
de H ollande, acq u it par m ariage la se igneurie de D uillier  
dans le  dernier quart du X V I I I e s. Son p etit-fils , 
C h a r l e s , rentra en France, serv it sous N ap oléon  I er 
et ne m ourut q u ’en 1875. A rm o ir ie s  : de gueules au  
lion  d ’or arm é et lam passé d ’argent. —  Voir F rance  
pro testan te . —  C. D u fou r: D escendance de la mère 
royaum e. —  L ivre  d ’Or. |M. n . êt H. D.]

B A Z Z I .  F am ille  de B rissago, d iv isée en Bazzi 
C olonnelli et B azzi de P orta . Les arm oiries  des pre
m iers son t écartelées : au 1 à un dextrochère ten a n t une  
épée ; au 2 à une aigle ; au 3 à 6 filets m is en barre ; 
au 4 à une enclum e accom pagnée en ch ef de deux B. 
(ém aux inconnus). Les seconds p ortent : coupé, au 1 
d ’or à une aigle de sab le, couronnée, accostée de deux B 
de gueu les, au 2 parti de gueules à quatre burettes d ’ar
g en t et de gueules à quatre v ergettes d ’argent. —  1. 
G i o v a n n i - A n t o n i o ,  dit le S o d o m a ,  peintre célèbre qui 
la issa  des ch efs-d ’œ uvre à S ienne (le Christ flagellé) et 
au V atican , * à V erceil en 1477, f  à S ienne en 1549. 
S u ivan t quelques-uns, il serait originaire de B iandrate  
(Ita lie) ; le professeur Torello, qui considère B azzi 
com m e supérieur à G audenzio Ferrari, le prétend de Bris
sago. —  2. D o m e n i c o ,  ingénieur, * à Turin en 1806, 
f  1871. Il é tu d ia  à Turin, dut s ’enfuir pour ses idées m az- 
zin istes et v in t au Tessin  où il se lança dans la p o li
tiq u e. D éputé au Grand Conseil 1839-1852, 1863-1865 ; 
conseiller d ’E ta t 1852-1863 et 1865-1871. D ans la 
cam pagne du Sonderbund, il com m anda la prem ière 
com pagnie du bat. 4 125 fédéral). —  Voir A H S  1916 —  
B S to r .  1891. —  A rch iv io  Storico Lom bardo  1891. —  B ian
chi : A r tis ti  tic in esi. —  D o tta  : I  T ic in esi. [ C . T r e z z i n i . ]  

B A Z Z I G H E R ,  G IO V A N N I, de Casaccia (Grisons), 
* le 17 octobre 1843. Il é tu d ia  à B àie, H eidelberg et 
Zurich, enseigna à D iessenhofen  en 1869, d ev in t en 
1871 professeur de langues anciennes, d ’histoire et 
d ’ita lien  au gym nase cantonal de Coire, et recteur de cet 
étab lissem en t en 1883. Il publia l ’h istoire de l ’école à 
l ’occasion  de son centenaire en 1904, résigna ses fonc
tions de recteur en 1907 et cessa  d ’enseigner en 
1913. [ M a n a t s c h a l . 1

B B  (lettres liées B B ), m arque de l ’atelier m onétaire  
de Strasbourg de 1696 à 1710, se trouve sur les p ièces 
su isses de 5. 10 et 20 centim es de 1850 et 1851. [E. H.]

B E A T E N B E R G  (G. Berne, 0 .  In terlaken . V. D G S

sous S a i n t - B e a t e n b e r g ) .  Com. politiq u e et paroisse  
sur la m ontagn e de ce nom , n om m ée dans les docum ents  
les p lus anciens su p e r r u p i  bus, sur les rochers, p lus tard  
S a n k t Beatenberg , depuis 1902 B eatenberg  ; elle appar
ten a it  à la  seigneurie de R oten flu h -E schenb ach , passa , 
en 1275, par échange à l'em pire et échut à l ’A utriche  
com m e fief im périal. A u sp iritu el, elle fa isa it partie de 
la  paroisse de S a in t-B eatu s, m en tion n ée déjà en 1230. 
Le droit de patronage passa  en 1263 et en 1334 au cou 
v e n t  d ’In terlaken  qui o b tin t ce tte  ann ée-là  la  so u v e
ra ineté sur B eatenberg en m êm e tem p s que la seigneurie  
de W eissenau . A près la  sécu larisation  du co u v en t par 
B erne, l ’église situ ée  près de la  g ro tte  de S a in t-B éat  
fu t dém olie et l ’on con stru isit en 1534 sur la  m ontagn e  
un édifice en bois pour la .p a ro isse  à qui av a ien t été  
incorporés en 1534 les h am eaux situ és à l ’E st du Sund- 
graben. E n 1673 l ’église actu elle  fu t constru ite  et ornée 
de 11 v itra u x . Vers 1650, une école est m en tion n ée. En  
1565 et en 1628, la peste  régna à B eatenberg. Parm i 
les in on dation s qui on t d évasté  la  com m une il fau t  
citer celles de 1834 et to u t  sp éc ia lem en t celles de 1856. 
L ’histoire de B eatenberg com m e lieu  de séjour com 
m ence en 1866 av ec  la con stru ction  du prem ier h ôte l. 
E n 1863, il fut relié à In terlaken  par une grande route  
et doté en 1889 d ’un  fun icu la ire dont l ’électrification  
eut lieu  en 1911. Les registres des b ap têm es d a ten t de 
1552, ceux des décès de 1562 et les actes du Consistoire 
de 1575. Les g isem en ts de hou ille , d écou verts en 1771 
au G em m enalphorn et vers 1795 au N iederhorn , furent 
exp lo ités ju sq u ’en 1856. —  Voir G. B uchm üller : S t.  B ea- 
tenberg, Geschichte einer B erggem einde, 1913. ( E .  B.]

B E A T  E N  S T R  A S S E  (C. B erne, D . In terlaken). 
C ette route qui su it la rive droite du lac de T houne, 
appelée encore aujourd’hui der alte O berländer W eg, 
est la vo ie  la  p lus d irecte de T houne à l ’O berland ber
n ois. E lle  est m en tion n ée pour la prem ière fois en 1407 ; 
le tracé actu el a été  étab li en 1882-1884. T ram w ay dès 
1914. —  Voir G. B uchm üller : S i. Beaienàerg, Gesch. einer  
B erggem einde. [G. B.]

B E A T U S  R H E N A N U S ,  hu m an iste . Son v éritab le  
nom  éta it B i l d ,  m ais il se fit appeler du nom  de 
son lieu  d ’origine, R heinau dans la B asse-A lsace. Il 
n aq u it en 1485 à S ch le ttsta d t, é tu d ia  dans ce tte  v ille  
et à la Sorbonne à Paris ; séjourna à B âle de 1511 
à 1519 ; fu t l ’am i d ’E rasm e et travailla  dans les  
im prim eries d ’A m erbach et de Froben . D e 1519 à 
1526 il a lterna  entre B âle e t  S ch le ttsta d t. E n  1530  
il é ta it  à A ugsbourg. Il éd ita  entre autres, les œ uvres  
d ’E rasm e et B erum  G erm anicarum  lib r i très, 1531. t  
1547 à Strasbourg. —  V oir A D B . [C. Ro.]

B E A U C H A S T E A U ,  E T I E N N E  d e , réfugié français, 
n om m é professeur de ph ilosoph ie à l ’A cadém ie de L au 
sanne en 1597, puis de grec et de m orale, recteur de 
l ’A cadém ie en 1602-1603, m in istre à L u try , puis à 
V ev ey , 1613 ; causa en 1621 un grand scandale par ses 
exubérances de lan gage et sa m enace d ’entrer chez les 
J ésu ites , ce qui le fit in terner à B erne. —  W . H eubi : 
L ’A ca d ém ie  de L a u sa n n e . [M. R.]

B E A U F O R T ,  d e . F am ille  probablem ent issue de la  
m êm e souche que les de M enthon, originaire du G ene
v o is . E lle tira it son nom  du château  de B eaufort près 
de Faverges et s ’éte ign it au X I I I e s. U ne branche se  
fixa  à G enève, une autre dans le  p ays de V aud. —  
A rm o ir ie s  : de gueules au lion d ’argent. —  I. A  Genève : 
—  1. R a y m o n d ,  bailli de l ’évêque de G enève, m en tion 
né en 1287, 1288 et 1291. —  2. A y m o n ,  chanoine de 
G enève 1303. —  3. A y m o n ,  aussi chanoine 1427. —
4. N i c o d ,  seigneur de Salagine, t  1524, conseiller et 
cham bellan  du duc Charles III  de S avoie, v id om n e de 
G enève 1519. —  Voir Foras : A rm o r ia l de Savo ie . —  
G autier I, II, I I I . —  G autier et Galiffe : A rm o r ia l gene
vois. —  M D G  I, X IV . —  A rch. d ’E ta t G enève : A n a
ly se  des notaires, Galiffe m us. —  [m . l . g .] —  II . D ans le 
p a y s  de V aud  : —  1.  P i e r r e ,  coseigneur de Salagine et 
de B ois, bailli de Vaud 1512-1525. —  2. J e a n - A m é d é e ,  
p etit-fils  du n° 1, acqu it les seigneuries de R olle , de 
M ont-le-V ieux et de C oppet, et en prêta hom m age au  
gou vern em en t bernois en 1543. Ce fu t lu i qui, en 1546 
en leva Marie de la P alud , fille du com te de V arax, ce 
qui p rovoqua une in terven tion  de l ’em pereur et du roi



BEAUHARNAIS BEAUX-ARTS (LES) 27

de France auprès du com te M ichel de G ruyère, p ro tec
teur de Jean -A m éd ée. Il perd it peu après ses dom aines, 
chargé de d ettes . —  3 .  A n t o i n e ,  gouverneur du ch â
teau  de Chillon 1513-1536. —  V oir D H V .  —  M D R  X I  
et X X V I I I . —  M ontet : D ir.tionnaire. [M. R.]

B E A U H A R N A I S ,  H O R T E N S E  d e .  * à Paris 1783, 
épousa L ouis, frère de N apoléon , en 1802. R eine de H o l
lande 1806-1810. A  la chute de l ’em pereur, elle se réfu
gia en Suisse et ach eta  en 1817 le château  d ’A renenberg  
où elle m ourut en 1837. V oir A r e n e n b e r g .  [Sch.] 

B E A U J O N .  F am ille d ’A uvernier (N eu ch âtel), m en
tionn ée dès le X V e s ., reçue à la bourgeoisie de N eu ch â
tel en 1723. A rm o ir ie s  : d ’azur à l ’avan t-b ras posé en 
pal ten a n t trois roses de gueu les t igées de sinop ie et 
poin tées d ’or. —  Voir Q uartier-la-T ente : Les fa m illes  
bourgeoises de N euchâtel. [L .  M.]

B E A U L I E U  (C. V aud, D . L ausanne). N om  d ’une  
propriété au-dessus de L ausanne con stitu ée  vers 1750  
par le colonel B erset qui y  com m ença une som p tueuse  
m aison  de p la isance, ach evée  par ses successeurs. C’est 
là  q u ’h ab itèren t su ccessivem en t l ’abbé R ayn al, le  b an 
quier N ecker et sa fille M me de S taë l, le duc de B ellune  
et le duc E ug. de W urtem berg ; que m ourut en 1794  
M me N ecker (Suzanne Curchod). Le château  et la m a
jeure partie du dom aine so n t au jou rd ’hui la propriété  
de la  com m une de L ausanne. Le dom aine a été  tran s
form é en place publique. —  D H V .  [M. R.]

B E A U L I E U ,  E u s t o r g  d e .  * au  début du X V I e s. 
à B eaulieu  en L im ousin  (France), organiste 1529, puis  
ecclésiastique, fu t gagné au p rotestan tism e à L yon . Il 
v écu t dès lors à G enève, à Thierrens (probablem ent 
com m e pasteur), puis à B ienne et enfin à B âle où il m ou 
rut le 8 janvier 1552. Il se d istin gua  com m e m usicien  et 
a laissé des chansons à p lusieurs parties ; a trad u it  
quelques psaum es et les ép îtres de P au l. C’est le plus 
ancien chansonnier p ro testan t connu. —  V oir G. 
Becker : E u sto rg  de B ea u lieu , poète et m u s ic ien . —
H . Bordier : C hansonnier huguenot. —  F rance pro tes
tante. [G.-A. B.]

. B E A U M O N T .  VoirBONMONT. 
r ^ B E A U M O N T ,  d e .  Le nom  de cette  fam ille  est B o u -  
t h i l l i e r  d e  B e a u m o n t , dont on a fa it  B ou th illier  d it 
B eaum ont et B eaum on t to u t court. O riginaire de 

L ’A lbenc en D auphiné, fu t  adm ise  
à la  bourgeoisie gen evoise  en 1711 ; 
actu ellem en t ex is ta n te . — A r m o ir ie s : 
d ’azur à la  fasce d ’or accom pagnée en 
ch ef de trois losanges du m êm e, et en  
p o in te  d ’une m ontagn e d ’argent ac
com pagnée d ’un soleil d ’or à dextre. 
—  1. J a c q u e s - A n d r é , 1715-1795, m i
n istre 1739, m inistre à l ’H ôp ita l 1751, 
pasteur à G enève 1758-1768. —
2. E t i e n n e  1718-1758, a v o ca t 1744, 

juriste d istin gué, il renonça au  barreau pour cause de 
santé et donna des cours de droit naturel et de 
m orale dont il a publié des résum és sous les titres : 
P rin c ip es de la p h ilo soph ie  m orale  ; E squ isses de 
leçons de droit na ture l et de m o ra le .— ■ 3. J a c o b , 1720- 
1784, du Conseil des D eux-C ents 1764, officier au service  
étranger, puis m ajor de la m ilice de G enève, fu t chargé 
en 1760 d ’introduire les m anœ uvres et l ’exercice à la  
prussienne que les v icto ires du grand Frédéric ava ien t  
m is en relief. —  4. J a c o b , 1783-1870, lieu tenan t-co lonel 
des m ilices, du Conseil représentatif. —  Au X I X e s., 
cette  fam ille a donné une série de peintres d istingués  
dont les biographies figurent dans le S K L  : — 5. G a 
b r i e l , 1811-1877. —  6. J e a n - L o u i s - A u g u s t e , 1842- 
1899. —  7. P a u l i n e , 1846-1904. —  8. G u s t a v e , * en 
1851. —  Voir Galiffe : N o t. gen. I l l ,  36 —  A  G S  II , 787. 
—- H eyer : L ’E g lise  de Genève. —  S K L .  —  Sordet : 
D iet, des fa m illes  genevoises. [H. Da.]

B E A U M O N T ,  ALBANIE, * 1753 à B issy  près de 
C ham péry, f  le  27 novem bre 1811 à S ix t. Il publia  
à G enève en 1787, avec  la  collaboration  de Lory père, 
son Voyage p ittoresque a u x  A lp e s  penn ines, et de 1802  
à 1806, sa célèbre D escrip tion  des A lp e s  grecques et 
cottiennes. — Voir H enri M ettrier : A lb a n is  B eaum on t, 
son voyage pittoresque a u x  A lp e s  p e n n in e s .  [E.B.] 

B E A U R E G A R D  (G. V alais, D . Sierre, Corn. Chan-

dolin . V . D G S ) .  C hâteau à l ’entrée du va l d ’A nniviers, 
appelé aussi P é r i g a r d . On fa it rem onter sa construction  
au X I e s ., m ais il est possib le aussi q u ’il a it été b â ti plus 
tard par les seigneurs d ’A nniviers. 11 a subi deux sièges 
sous les de R arogne. En 1384, A m édée V II de Savoie, 
le  com te rouge, le  prit sur Pierre de R arogne, puis en 
1416 les V alaisans l ’assiégèrent. L ’année su ivan te , la  
garnison se rendit et le château  fu t livré au x  flam m es. 
On en v o it  encore les ru ines. —  Furrer : H is t, du Valais. 
—  Grem aud V. —  R am eau : V alla is h istorique. —  Chro
n ique  de Savo ie . —■ Justin ger : C hronik . [Ta.]

B E A U S O B R E ,  d e .  Fam ille  vau  d ois e, originaire de 
G ascogne, rem ontant à : —  1. A r n a u t , réfugié à G enève  
en 1576, m archand en 1587 à M orges, où il m ourut en 

1610. —  2. J e a n , fils du n" 1, p as
teu r à L ’Isle 1615-1633. —  3 et 4. 
J e a n - G a b r i e l  et J a q u e s , n ev eu x  du 
n° 2, pasteurs à M orges et à Bursins 
—  5. J e a n , 1666-1722, d ’une branche  
retournée à N iort en France, puis 
ém igrée en A llem agne ; il rev in t au  
catholicism e et fu t  colonel au service  
de France. —  6. C h a r l e s - L o u i s , 
1690-1753, de la m êm e branche, p as
teu r à B erlin et m em bre de l ’A ca

dém ie des sc ien ces. —  7. J e a n - J a q u e s , 1704-1783, 
fils du n° 5, serv it le roi de France qui le  créa 
com te en janvier 1740, et lieu ten an t général en 1759. 
Il fu t aussi gouverneur de Gueldre. —  8. A r m a n d , 1842- 
1894, m inistre à M orges, écrivain . A rm o ir ie s  : d ’azur à 
d eu x  chevrons croisés d ’argent, à trois éto iles d ’argent 
en ch ef et un croissant du m êm e en p o in te . —  Voir 
F rance protestante. —  D u m on t : Généalogies. —  M ontet : 
D ictionna ire . [M. R.]

B E A U T E V I L L E .  P i e r r e  d e  B u i s s o n  d e  B e a u - 
t e v i l l e , dit le chevalier de B eau tev ille , * 1703, f  après 
1790. L ieutenant-général des arm ées du roi, il fu t am 
bassadeur de F rance en Suisse de 1763 à 1775, et en 
1766 serv it de m éd iateur à G enève entre le parti des 
bourgeois et celui des aristocrates qui éta ien t en désac
cord au su jet des droits du P e tit  Conseil et du Conseil 
général. —  Voir H . F a zy  : C onstitu tions de la R é p u 
blique de Genève, dans M D G  26 . —  L udovic Lalanne : 
D iet, historique de la F rance . —  A S  I, V III , 2. [M. L. G.] 

B É A U T R Y .  F am ille éte in te , bourgeoise d ’E sta- 
vayer-le-L ac. —  1. L o u is , gouverneur 1576. —  2. J a c 
q u e s , gouverneur 1586. —  3. G a b r i e l , gouverneur  
1646. —  Voir Grangier : A n n a le s  d ’E stavayer. [H ,  v.] 

B E A U X - A R T S  EN S U I S S E  ( L E S ) .  D ans l ’h is
toire de la  civ ilisa tion  en Suisse, les b eaux-arts ont joué  
ju sq u ’à nos jours un rôle re la tivem en t m od este . Ils re
çurent peu d ’encouragem ent de la part des au torités, 
et les cond itions po litiq u es et économ iques ne per
m etta ien t pas a u x  particuliers de se m ontrer aussi 
m un ificen ts q u ’en Ita lie , en France et en A llem agne. 
C’est en vertu  de l ’arrêté du 22 décem bre 1887 que la 
C onfédération com m ença à jouer un rôle de m écène  
dans ce dom aine. U n crédit annuel de fr. 100 0 0 0  
(en 1921 : 120 0 0 0 )  fu t dès lors affecté aux b eau x-arts ; 
il doit servir a v a n t to u t à organiser périod ique
m en t des exp osition s n ation ales des b eau x-arts et 
à acheter des œ uvres de peintres su isses. Ce crédit est 
à la d isposition  du D ép artem en t fédéral de l ’Intérieur 
et de la Com m ission fédérale des b eau x-arts, com posée  
de n eu f m em bres. La Confédération p eu t en outre faire 
exécu ter des m onum ents publics d ’un caractère h is
torique e t  n a tion al, ou en su b ven tion ner l ’ex é
cu tion . L ’ordonnance du 3 aoû t 1915 éten d it ces d ispo
sitions en perm ettan t d ’accorder des bourses à des 
artistes de m érite . Ces bourses son t de fr. 2000 chacune  
au m axim um  et ne p eu v en t dépasser au to ta l fr. 20 000. 
Les exp osition s n ationales des b eaux-arts, dont le jury  
est en partie nom m é par la C onfédération, ont lieu  
chaque fois dans des loca lités différentes. Les achats  
d ’œ uvres d ’art au m oyen  des crédits de la C onfédé
ration  se fo n t so it par la Com m ission des beaux-arts, 
so it par les sections de la Société suisse des beaux-arts  
qui reço iven t l ’exposition  itin érante ( T u r n u s )  de cette  
soc iété . Les m usées qui organisent de tem ps à autre de 
grandes expositions d ’art p eu ven t égalem ent y  faire des
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acqu isitions sur le com p te de la  C onfédération . Cepen
dant les œ uvres acqu ises av ec  les crédits fédéraux res
te n t  propriété de la  C onfédération . —  Voir Verzeich
n is  der beweglichen K unstw erke  der E idgenossenscha ft, 
1918.

Parm i les ouvrages d ’art entrepris d irectem en t pour 
le  com p te de la C onfédération, citons ceux destinés  
à orner quelques-uns de ses édifices pub lics, com m e les 
peintures des salles des conseils au palais fédéral, 
ainsi que le groupe du serm ent du G rulli dans l ’escalier  
du m êm e bâtim en t.

Il ne fa u t pas oublier le  rôle que joue la C onfédération  
dans la conservation  des m onum ents h istoriques et des 
a n tiq u ités n a tion a les. E n  outre, par l ’ordonnance du  
25 n ovem bre 1919, elle a prévu  l'encouragem ent des 
arts appliqués ; un  crédit a été  v o té  à cet effet et une  
C om m ission nom m ée. A  cô té  de la  C om m ission fédérale 
des b eau x-arts, la Com m ission de la F ond ation  G ottfried  
K eller déploie son a c tiv ité  dans le m êm e dom aine. 
C ette fondation  a pour origine un legs de M mc L ydia  
W elti-E sch er, de Zurich, à la  C onfédération (1890) ; 
les revenus d o iven t être em ployés à l ’acqu isition  
d ’œ uvres anciennes d ’art p lastiq u e , et à la  création  
de nou velles œ uvres d ’art.

Les m usées de la C onfédération son t le M usée N a tio 
nal à Zurich et le  m usée V ela , à L igornotto . E n  outre, 
des collections d ’estam pes ex is ten t à l ’E cole p o ly tech 
n ique de Zurich et à la  B ib lio thèqu e nation ale, à Berne  
D ans les principales loca lités de la Suisse ex isten t aussi 
des m usées des b eau x-arts, des soc iétés ou des écoles 
d ’art. E n  vo ic i la  liste  :
t I . M u s é e s  : A urait, M usée cantonal des B eaux-A rts, 
ou vert en 1896. —  B âle , M usée des B eaux-A rts, fondé  
en 1661. —  B erne, M usée des B eau x-A rts, fondé en 
1773-1775. —  B ie n n e , M usée Schw ab , ouvert en 1873. —  
L a  C haux-de-F onds, M usée des B eaux-A rts, fondé en 
1864. —  Coire, C ollection de ta b le a u x  du M usée R hé- 
tiq u e , com m encée en 1900. —  F rib o u rg , C ollection ar
tistiqu e au M usée can tonal d ’h isto ire , fondée en 1852 ; 
M usée M arcello. —  Genève, M usée R ath , ou vert en 
1826 ; M usée de l ’A riana ; M usée d ’A rt et d ’H isto ire. —  
C laris, C ollection de ta b le a u x  de la Société  des A rts, 
com m encée en 1870. —  L a u sa n n e , M usée cantonal des 
B eaux-A rts, ou vert en 1841. —• L e Locle, M usée des 
B eaux-A rts, fondé en 1876. —• L u g a n o , M usée des 
B eau x-A rts, ouvert en 1912. —  L ucerne, C ollection de 
tab leaux  de la Société  des A rts au M usée can tonal d ’A rts 
et d ’H.istoire, fondée en 1867. —  N euchâtel, M usée des 
B eau x-A rts, fondé en 1816. —  Olten, M usée D isteli, 
o u vert en 1910. —  S a in t - Gall, M usée des B eaux-A rts, 
ou vert en 1877. —  S a in t-M o r itz , M usée Segantin i, 
fondé en 1908. —  S cha ffhouse , Collection de la  Société  
des A rts au  Im thurneum , fondée en 1848. —  Soleure, 
Section  des B eaux-A rts au M usée de la v ille . —  Vevey, 
M usée des B eaux-A rts. —  W in terthour, Collection de la 
Société  des A rts. —  Z o fin g u e , Section  des B eaux-A rts  
au M usée. —  Z u rich , C ollection de la  Société des B eaux- 
A rts au K unstbaus, com m encée en 1847.

II . S o c i é t é s  s u i s s e s  d e s  B e a u x - A r t s . S u isse  : 
U nion des M usées su isses des B eaux-A rts, fondée à B âle  
en 1908. —  Société su isse pour la  conservation  dos m o 
nu m en ts h istoriques, fondée en 1880 à Z ofingue. —  
Société  suisse des B eaux-A rts, fond ée en 1806 à Z ofin
gu e. —  Société suisse des pein tres, sculp teurs et arch i
tec te s , fondée en 1865 à B erne ; elle a pour organe la  
revue A r t  su isse , éd ite des E sta m p es orig ina les  et com pte  
des section s à A arau, B âle, B erne, Fribourg, G enève, L u
cerne, N eu ch âtel, Lugano, L ausanne, Sain t-G all, Sierra, 
Zurich, F lorence, M unich et P ar is . —  A ssociation  suisse  
des artistes « Sécession », fondée à Lucerne en 1906. —  
V ereinigung der Schw eizerischen  G raphiker « W alze », 
fond ée à M unich en 1903. —  Société  su isse des fem m es  
peintres et sculp teurs, fond ée en 1902 à G enève, avec  
section s à Berne, G enève, Lausanne e t  N e u c h â te l.—  
A ssociation  des artistes su isses à Paris, fondée en 1904. 
—  M oderner B und, fondé à W eggis en 1911. —  A a ra u , 
A argauischer K u n stverein  (1860). —- B âle , B asler  
K u n stverein  (1812) ; Freiw illiger M useum sverein  (1850); 
V erein für populäre K u n stp flege (1906). —  Berne, 
Bernricher K anton alk u n stverein  (1854) ; B ernische

K u n stgesellsch aft (1813). —  B ienne, K u n stverein  von  
Biel (1891). —  L a  C h a u x-d e-F o n d s , Société  des A m is 
des A rts (1864). —  Coire, B ündner K u n stverein  (1900).
—  F rib o u rg , Société  fribourgeoise des A m is des B eaux- 
Arts (1867). —  Genève, Cercle des A rts et des L ettres  
(1897) ; Société au xilia ire du M usée de G enève (1897) ; 
A ssociation  des A rtistes gen evois (1913). —  C laris, 
K u n stverein  (1870), —  L ausa n n e , Société vau d oise  des 
B eaux-A rts (1862). —  L e Locle, Société des A m is des 
A r ts . —  L u g a n o , S ocietà  T icinese per le B elle  A rti 
(1889). —  Lucerne, K u n stgesellsch aft. —  N euchâtel, 
Société des A m is des A rts (1842). —  Olten, K unstverein
(1914). —  S a in t-G a ll,  K u n stverein  (1827). —  S c h a ff
house, K u n stverein  (1848). —  Soleure, K u n st verein  
(1850). —■ Vevey, Société  des B eaux-A rts (1868). —  
W in terth u r, K u n stverein  (1848) ; G alerieverein (1913).
—  Z u rich , Zürcher K u n stgesellsch aft, fondée en 1787 
sous le  nom  de S a m sta g s G esellschaft ; Schw eizerischer  
W erkbund (19.13) ; K u n stverein igu n g Zürich (1897). 
(Voir les rapports de ces sociétés.)

II I . E c o l e s  d ’a r t  : A arau., K an ton ales G ew erbe
m useu m . —  B àie , A llgem eine G ew erbeschule. —  B erne, 
G ew erbeschule der S ta d t Bern. —  B ie n n e , T echnicum  
( 1 8 9 1 ) .  —  L a  C liaux-de-F onds, E cole d ’A rt ( 1 8 8 6 ) .  —  
F rib o u rg , T echnicum  ( 1 9 0 3 ) .  —  Genève, E co le m un i
cipale des B eaux-A rts ( 1 7 4 8 ) .  —  Le Locle, E co le d ’art 
in d ustriel ( 1 8 9 0 ) .  —  L ucerne, K u nstgew erbeschu le des 
K ts Luzärn ( 1 8 7 6 ) .  —  L u g a n o , La scuola  d ’arti d eco
ra tive  ( 1 8 3 1 ) .  —  S a in t-G a ll, G ew erbeschule der S ta d t  
( 1 8 6 0 )  ; G ew erbem useum  m it In dustrie-Z eichnungs
schu le. —• Vevey, E cole des arts et m étiers ( 1 9 1 4 ) .  —  
Z u r ic h , K unstgew erbeschu le der S ta d t Zürich. —  Voir 
les rapports de ces soc iétés, et, d ’une façon  générale, le 
J a h rb u ch  fü r  K u n s t  u n d  K u n s tp fleg e  in  der Schw eiz. —  
V oir aussi les articles A r c h i t e c t u r e , P e i n t u r e  et 
S c u l p t u r e , ainsi que les chapitres consacrés au x  b eaux- 
arts dans les articles des can tons. [H. Tr.]

B E B E L ,  JOHANN, im prim eur, originaire des pays  
la tin s (W elsch land), ce qui lu i v a lu t le surnom  de 
W e l s c h i i a n s , bourgeois de B âle en 1 5 2 4 ,  où il s ’éta it  
fixé com m e im prim eur peu de tem p s au p aravan t. Ses 
principales im pressions son t : le  N ou veau  T estam en t 
en grec, 1 5 2 4  ; la B ib le en hébreu , 1 5 3 4 - 1 5 3 5  : les 
œ u vres de G alien, 1 5 3 6 - 1 5 3 8  ; les œ uvres d ’A ristote, 
1 5 5 0 .  La date de sa m ort est inconnue. —  Voir Chr. 
B ernoulli und P au l H eitz : B a sler B ücherm arken , 
p . X X V I . [C. Ro.j

B E B I E  (autrefois B ab y). A ncienne fam ille zuricoise  
de B ertsch ikon  près de G ossan, m en tion n ée déjà en 1 3 8 7 ,  
répandue actu ellem en t dans la p lupart des com m unes  
du d istrict d 'H inw il et dans quelques-unes du d istrict 
de M eilen. [J. Frick.]

B E C .  F am ille originaire de B âle, reçue à la bour
geo isie  de G enève en 1 4 6 3 .  —  L o u i s , conseiller 1 5 0 7 ,
du Conseil des C inquante 1 5 1 3 .  —  J a q u e s , conseiller  
1 5 0 8 .  —  Voir Covelle : L B .  —  G autier et Galiffe : A r 
m oria l. [M. L. G.]

B E C C A R ! A.  Très ancienne fam ille noble répandue  
dans les Grisons et le Tessin  ; selon  la  trad ition  elle 
sera it originaire de P a v ie .

A . C a n t o n  d e s  G r i s o n s .  A rm o ir ie s  : P arti d ’or à une  
aigle couronnée de gueules et d ’or à deux fasces de gueules.

1. J o h a n n e s ,  q u itta  Tresivo, alors
siège de la  fam ille, en 1430, et cons
truisit un château-fort à R ogna. —
2 .  A n t o n i u s ,  son  fils, chevalier, acquit 
le château  de M asegra au-dessus de 
Sondrio et tous les b iens des nobles  
dei C apitanei. Il éta it un  ch ef des 
G uelfes et de ce fa it fu t disgracié par 
le  duc Philippe-M arie de M ilan. Lors 
de la guerre entre M ilan et V enise  
1447, il a ida cependant à défendre la

va llée  en a tten d a n t le secours. —  3. F e r r a n d o ,  v en d it  
en 1593 les ch âteau x  des B eccaria à M asegra et de n om 
breux  b iens à la  fam ille von  Salis. —  Voir L L .  —  P . N ie. 
von  Salis-Soglio  : D ie F a m ilie  von S a lis ,  16, 28 et 139. —  
S K L .  >—  F .-S . Quadrio : D isser taz ion i critico-storiche.
—  f O. jLeonhardi : W and eru n g en  durch G raubünden, 
97. (L. J.]
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B. C a n t o n  du T e ss in . F am ille de V illa  Coldrerio 
qui a droit de patronage de l ’église de la  N a tiv ité  
à V illa. Les A rm o ir ie s  p orten t : parti à une aigle et 
fascé d e ... —  1. G io v a n n i ,  1508-1580, réform ateur  
p rotestan t, * à Locarno, étu d ia  à R om e et ouvrit 
une école à Locarno en 1536 ou 1539. Après un 
voyage en France, où B eccarla entra en relation  avec  
les réform ateurs français, il prêcha o u vertem en t, dès 
1540, la n ou velle  doctrine, secondé par le P . B enedetto , 
de L ocam o, et protégé par le bailli Joach im  B ald i, de 
Claris (1542-1544), puis par le P  Cornelio de N icosia  
(1546), par Leonardo B od etto , et Guarnerio C astiglione, 
de M ilan. Il se m it en relations av ec  B ullinger et dès 
1546 av ec  P ellican . En 1548 ses d isciples abandonnent 
la m esse et ne resp ecten t pas les jours d ’ab stin en ce. Le 
5 aoû t 1549 eut lieu  une d ispute pub lique entre Beccaria  
et ses partisans d'une part, et l'archiprêtre M uralto, de 
L ocam o, celui de L ugano, M orosini, e t les frères A ndrea  
et G erolam o Cam uzio, de L ugano, et d ’autres, d ’autre  
part. E lle ab ou tit à l ’arrestation  du réform ateur, qui 
fu t relâché d evan t la  fou le tu m u ltu eu se . Beccarla  se 
retira en 1549 à M isox, et dans un  v o y a g e  à l ’intérieur  
de la Suisse, in téressa  les gou vern em en ts de Zurich et 
de Berne au x  affaires de la R éform e à L ocam o. Il rentra  
dans ce tte  v ille , dont il fu t expu lsé en 1553 et alla  
s ’étab lir à R overedo, puis à M isox, où il ouvrit une  
école et fit des p rosélytes. A la su ite  de l ’arbitrage de 
Claris et d ’A ppenzell, les réform és de L ocam o ab an 
donnèrent leur v ille pour s ’étab lir à Zurich. Beccaria  
q u itta  alors M isox et accom pagna les exilés (m ai 1555) ; 
à Zurich, il d ev in t le p asteu r de leur com m unauté, for
m ée avec l ’assen tim en t du gou vern em en t zuricois. Mais 
des d issentim ents écla tèren t entre B ullinger et lu i, et 
Ochino lu i fu t su b stitu é . T om bé dans le besoin , B eccaria  
q uitta  Zurich pour la va llée  de M isox ; il en fu t chassé 
en 1561 sur les in stan ces des trois p etits  can tons, m ais 
y  revin t en 1570 continuer son  école et entreten ir des 
relations avec  L ocam o. —  2. C a r l o ,  de V illa Col
drerio, arch itecte, * 1642, t  à R om e 1712, où il fu t  
très estim é de Lorenzo B ernini et préposé par lu i à 
la d irection de ses tra v a u x  de con stru ction . —  Voir 
A H S  1916. —  Baroffio : M em orie. ■—  N essi : M e 
m orie storiche d i L o ca m o  fino  al 1660. —  F M eyer : 
D ie evangelische G em einde i n  L o ca m o . —  Franscin i : 
La S vizzera  ita lia n a . —  B S to r . 1881, 1885. —  S K L .
—  A L B K . —  O ldelli : D izio n a rio . —  B ianchi : A r 
tis ti T ic in es i. —  R einhardt : D ie N u n tia tu r  von Gio
va n n i Francesco B o n h o m in i. —  C h.-J. K ind : D ie  
Reform  in  den B is tü m e rn  C hur u n d  Com o, 117. —  
F Schiess : B u llin g ers K orrespondenz m it den B ü n d 
nern , I - I I I . [C. Trezzini.]

B E C H , P h i l i p p , * vers 1521 à F ribourg-en-B risgau, 
professeur de grec e t  de logique à B àie en 1553, entra en 
1558, après avoir obtenu le  grade de licencié en m éd e
cine, dans le collegium  m ed icum . E diteur du M o n ta n u s. 
f  à Bâle 1560. —  Voir A lb. B urckhardt : Gesch. der m ed. 
F a ku ltä t zu  B asel. [C. Ro.]

B E C H B U R G .  F am ilie  de com tes et de barons et fa 
m ille d ’écuyers. —  A rm o ir ie s  : tiercé en fasce de gueules, 

_________  d ’argent et de sab le. —  1. K o n -

C
l r a d  d e  P e h p u r c  fit don, vers 1 1 0 0 ,  à

Sain t-A lban  à B âle de dom aines si tués 
! à R udolfshausen  (B uchsgau), H ärkin- 

gen et K ienberg. —  2 .  R u d o l f ,  qui 
hérita des com tes de Frobourg vers 

f 1 2 0 0  le land graviat du B uchsgau  com 
m e arrière-fief, fu t la  souche des 
com tes de F alk en ste in . —  3 .  K o n r a d ,  
son frère, fondateur de la lignée des 
barons de B echburg qui vécu ren t de 

1 20 1  à 1 3 8 6 .  Plusieurs d ’entre eux em brassèrent la  
carrière ecclésiastiq u e. —  4. H e n m a n n , le dernier de 
sa race, joua  un  rôle en v u e  dans la guerre de K ibourg, 
mais non toujours très g lorieux ; il tom ba à Sem pach.
—  5 .  B e n e d i k t a ,  religieuse à l ’abbaye du F raum unster  
à Zurich en 1 3 9 8 ,  abbesse en 1 4 0 4 .  —  U ne fam ille de 
gentilshom m es de B echburg ex ista  de 1 3 0 8  à 1 3 7 1  à 
Soleure. —  Voir F . E ggenschw iler : Z u r  Gesch. der 
F reiherren  von B echburg . —  G H S  I. —  A S J  1 9 1 0 - 1 1 .  
p .  6 9 5 .  [F .  E.]

B E C H B U R G  ( A L T )  (C. Soleure, D. B aista l, Com. 
H olderbank. V. D G S ). R uine de château  à 2 km . de 
L angenbruck. Il fu t constru it au X I e s. par les com tes  
de B echburg et se com posait de d eu x  b âtisses in d é
pen d an tes, à l ’E st la Vorburg qui passa au com m ence
m en t du X I I I e s. au x  com tes de B echburg-F alken-  
ste in  et plus tard , avec le  château  de F alkenstein  
dans la  Cluse, à l ’évêch é de B âle ; à l ’O uest l ’an 
cien château  q u ’A gnès de B echburg apporta  vers le 
m ilieu  du X I I I e s. en dot à L udw ig von  Froburg. 
H einrich IV  von  Ifen th al acqu it la Vorburg en 1325, 
du com te R u d olf v o n  F alk en ste in , puis en 1336 le

Château d’Alt  B echb u rg  ver s  1840. D’après  u ne  li thographie  
de J.-F.  W a g n er .

propre château  de Johann  von  Froburg, p etit-fils  
d ’A gnès von  Froburg. M argreth von  Ifen th al, p e
tite -f ille  d ’H einrich IV , v en d it les deux b âtim en ts, 
le prem ier com m e fief, le  second com m e alleu à S o
leure. D ès lors, le château  tom b a  en ruines et brûla 
en 1713. Il n ’en reste que quelques m urailles. —  Voir
F . E ggenschw iler : Z u r  Geschichte der F reiherren  von 
B echburg  I. f F .  E.]

B E C H B U R G  ( N E U )  (C. Soleure, D . B alsthal, Com. 
(E nsingen. V . D G S ).  Château m entionné en 1313 com 
m e propriété du com te V olm ar von  Froburg. Par héri
ta g e , ce château  et la seigneurie d ’(Ensingen et de 
B ienken  passèrent en 1366 à R odolphe de N idau, et en 
1375, par l'in term édiaire de sa sœ ur V erena, à Sigm und  
de T hierstein  qui h yp oth éq u a en 1379 B ipp , W iedlis- 
bach et E rlinsburg à sa belle-sœ ur, A nna de N idau, 
v eu v e  de H artm ann II I  de K ibourg. C ette dernière céda  
son h yp oth èq u e en 1385 à l ’A utriche. Neu Bechburg  
passa ensu ite , avec  Fridau, à E gon de K ibourg, à K onrad  
von  L aufen, et en 1411 à Berne et Soleure et en 1463, 
à Soleure seu le . Il serv it de résidence au bailli d eB ech -  
burg ju sq u ’en 1798, et fu t déclaré propriété n a tio 
nale, le 24 avril de cette  année-là, par le  gou vern e
m en t h e lvétiq u e. En 1835, le château , considérable-
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m e n t  d é t é r i o r é ,  d e v i n t  p o u r  1 2 0 0  f r .  l a  p r o p r i é t é  d e  
l a  f a m i l l e  R i g g e n b a c h  d e  B à i e  q u i  l e  f i t  r e b â t i r  à  g r a n d s  
f r a i s .  [F .  E.]

Château de N e u  Bechb u rg  vers  1840. D'après  u ne  l i thographie  
de J.-F. W a g n er .

B E C H T E L I S T A G .  V o i r  B e r c h t e l i s t a g .
B E C K .  F am illes répandues dans différents cantons  

de la Suisse a llem and e. Ce nom  est une form e a lém a
nique de B äcker, boulanger.

A. C a n t o n  d ’A p p e n z e l l .  —  HANS, d it le Stotterer  
(bègue), de Trogen, ch ef de partisan s. Il com m ença en 
1474, avec  E m ringer, ses hos tilités contre Saint-G all, m ais 
les Confédérés, qui cherchaien t à supprim er les com bats 
privés entre A p penzell et Saint-G all, chargèrent cette  
v ille  de le faire arrêter. B eck  s ’en fu it à K em p ten  (B a
v ière), m ais fu t arrêté à L andsberg et condam né à être  
brûlé. —  Voir V adian  459. —  J.-C . Zellw eger : Gesch. 
des appenz. Volkes 1 1 ,7 6 . [ R .  B e n z . ]

B . C a n t o n  d ’A r g o v i e .  F am ille  é te in te  de Zofingue, 
v en u e de B âle. A rm o ir ie s  : de gueules à un insigne de 
boulanger d ’argent sur trois m onts de sinop ie. —  1. 
H a n s ,  m entionné en 1486, am m ann du chapitre des 
chanoines en 1498. —  2. C a s p a r ,  du Conseil 1535, 
f  1545. —  3. M a u r i t z ,  m em bre du P e tit  Conseil 1559. 
—  4. B a l t h a s a r ,  1587-1657, pasteur à L auenen , puis 
à L yss. —  5. M i c h a e l ,  f  1608 com m e pasteur de 
Sch ottlan d . —  La fam ille s ’éteign it au X V I I e s. —  
V oir A rch. Z ofingue. —  Merz : U rkundenbuch  der 
S ta d t Z o fin g en . —  A H S  1910. [ G r æ n i c h e r . ]

C. C a n t o n  d e  B e r n e .  D ifférentes fa m ille s .—  1. M o
r i t z ,  * 1787 à P ilsen , m aître de m ath ém atiq u es à B ienne  
1823, à l ’école réale de B erne 1829, à l ’école «verte » 1835, 
t  1871 à B erne. A  publié : D ie ebene Geometrie nach  
L egendre, 1836. —  D ie ersten E lem en te  der Geometrie u n d  
T rigonom etrie , 1842. —  V oir P oggendorf : L e x ik o n . —
2. E d u a r d , lith ograp h e et topographe, * 1820 à 
B ruchsal, s ’é ta b lit  à B erne en 1841. Il est l ’au teur d ’un  
relief de la  Suisse et d ’un autre de la  chaîne du Stock- 
horn (au m usée d ’h isto ire naturelle  de Berne), 1 1895 à 
B erne. —  3. G u s t a v , D r m éd ., de B ienne, * 1833 
à B erne, rédacteur du Therapeu tischer A lm a n a c h , 1872, 
e t  de 1 ’ I llu s tr . M onatsschr. der ärztl. P oly techn., 1879. —
4. A d è l e , de R adelfingen , * à Berne le  7 m ai 1842, 
p ein tre verrier, restaura d ’anciens v itra u x  pour Berne, 
Fribourg, le  M usée n ation a l, la  fond ation  G ottfried  
K eller, e t pour des particu liers. —  Voir S K L .  —  5. 
G o t t l i e b , de Schaffhouse, * 1852, m aître de sciences 
n atu relles au  gym nase libre de Berne, reçu à la  bour
geoisie de Berne ; dès 1908 rédacteur en ch ef du B erner  
T agbla tt. [k . - r .]

D . C an ton  de L u c e r n e . F am ille de B âle ven u e à 
Sursee au X V I e s. A rm o ir ie s  : de gueu les à une rose  
d ’argent. —  1. J o h a n n , m em bre du Conseil, fonda le 
7 ju ille t  1706 la chapellen ie du cim etière de D âgerste in .
—  2. F r a n z -X a v e r ,  1827-1894, d éputé au Grand Con
seil 1871-1891, au Conseil n a tion al 1869-1894, ch ef du 
p arti conservateur et du p arti agricole, au teur du projet 
de lo i sur l ’in trodu ction  des propriétés fam ilia les p a y 
san n es. —  Voir sa B io g ra p h ie  par V inzenz K reyenb iih l.
—  Vaterland, 1894, n° 196-199. —  Senn : C hronicon  
H elvet. 1894. —  Gfr. 49, X L . —  3. J u l iu s ,  1855-1920, 
fils du n° 2, secrétaire com m unal de Sursee 1879-1920, 
d ép u té  au- Grand Conseil 1894-1920, président de l ’A s
soc iation  su isse des av o ca ts 1913-1916, prom oteur de 
la  caisse de m aladie des av o ca ts. —  4. J o s e f ,  * 1858, 
fils du n° 2, professeur de th éo log ie  à Fribourg, s ’est 
lancé dans la  p o litiq u e socia le . A uteur de : D ie katho l.-  
soz. B ew eg u n g en  in  der S chw eiz. —  V olksw irtscha ft u n d  
Sittengese tz , 1908. —  Ueber Arbeiterseelsorge, 1909. —  
5. M a r ia , fille du n° 2, 1861-1908, supérieure de l ’Ordre 
des sœ urs enseignantes de M enzingen 1901-1908, fo n 
datrice de l ’A cadém ie des filles de Sainte-C roix à Fri
bourg 1904, de l ’école des jeunes filles au Chili 1901, et 
au Sud de l ’A frique 1903, des H om es su isses pour ou 
vrières de fabriques, e tc . —  V oir B aum berger : General
oberin  M a ria  P a u la  B eck . —  L L .  —  A tten h ofer  : 
D en kw ü rd ig ke iten . [P.-X. W.]

E . C a n to n  de S a in t-G a ll. F am ille m en tion n ée à 
B erneck dès 1534. —  J o h a n n -E v a n g e l ist , * 23 février  
1843, v icaire de la  cathédrale de Saint-G all, curé de 
D egersheim , G oldingen et N eu  St. Johann , recteur du 
sém inaire des prêtres 1889-1907, chanoine rural, con
fesseur du cou ven t de fem m es d ’A ltstä tten  ju sq u ’en 
1913. t  24 février 1921. [ j .  M ü l l e r . ]

F . C an ton  de S c h a ffh o u se . A ncienne fam ille bour
geoise de Schhaffouse. A rm o ir ie s  : d ’azur à un  craquelin

d ’or accom pagné en ch ef de deux  
éto iles du m êm e. —  1. B l a s y , de 
D iessen h ofen , acqu it la  bourgeoisie  
en 1545 pour 8 11. —  2. H a n s - M a r t i n , 
* 1 er ju in  1749, juge, f  6 avril 1814. —
3. A l e x a n d e r ,  * 7 avril 1768, p ro v i
seur de l ’école allem ande, supp léant  
1827, puis juge 1829 au tribunal de 
la  v ille , t  19 m ars 1837. —  4. J o 
h a n n e s ,  * 8 novem bre 1772, Seel- 
am tm an n  1802, adm in istrateur de 

la m aison  de tra v a il 1808. f  24 février 1830. —  
5. J o h a n n - M a r t i n ,  * 23 avril 1780, sup p léan t au  
trib un al de la v ille  1822, grand conseiller 1824. Il 
a v a it  été d ’abord pein tre et verrier ; il te n ta  de res
taurer des v itra u x , pu is se m it à en faire, t  29 m ars 
1854. —  6 H a n s - J a k o b , frère du n° 5, * 13 octobre  
1786, peintre ; m aître de dessin  au gym n ase 1827-1851  
et à l ’orphelinat dès 1831. Il fu t le peintre du v ieu x  
Schaffhouse et le  fond ateu r de la  Société  du M unot, qui 
a pour b u t la  conservation  des anciens b astion s, t  15 
ao û t 1868. —  7. F e r d i n a n d - A l e x a n d e r ,  fils du n° 5, 
* 16 septem bre 1814, le  m eilleur des peintres verriers 
su isses du X I X e s. Il é tu d ia  à l ’académ ie de M unich, 
puis s ’associa  avec  son frère Joh .-Jak ob  sous la raison  
socia le Gebrüder B eck , et livra  des v itra u x  arm oriés à 
W interthour, B âle, Soleure, B erne, et dans l ’A llem agne  
du Sud, f  1er m ars 1892. —  8. T h e o p h i l ,  dessinateur  
et graveur, * 24 m ai 1814, a exécu té  un grand nom bre  
de vues du R hin , ainsi que des panoram as du lac de 
C onstance, de la  ch u te  du  R hin , d 'Interlaken , etc . —  
9. A l e x a n d e r ,  * 1814, étudia  la  théologie à T ubingue  
et E rlangen , v icaire à H em m en ta! et M erishausen, 
pasteur à Lohn 1841-1892 ; au teur de : D r. Jo h . K irch-  
hofer, D eka n  u n d  P fa rrer in  S ch a ffh a u sen , f  4 ju ille t  
1899. —  10. J o l i  . - C o n r a d ,  * 20 septem bre 1818, pas
teur de B uchthalen  et d ’A lpnach . f  26 février 1908. —
11. J o h a n n - J a k o b , fils du n ° 5 ,*  2 0 avril 1820, é lève  et 
collaborateur de son frère F erd inand-A lexander, f  10 
m ars 1879. —  12. A l e x a n d e r , * 13 avril 1847, profes
seur de m ath ém atiq u es au p o ly tech n icu m  de R iga et 
plus tard  à Z u rich .—  13. T h e o d o r , * 6 m ai 1857, in s t i
tu teu r, puis directeur de l ’orphelinat, m em bre de la  
Com m ission scolaire et du Conseil de v ille , fixé à Z w ei
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sim m en dès 1918. —  14. B e r n h a r d ,  * 7 m ai 1862, 
frère du n° 13, pasteur à L ohn, puis recteur du gym nase  
libre de Zurich, dès 1919 pasteur à D ättlik o n  am  Irchel.
 Voir W appenbücher der B ürgerschaft in  Scbaffh . —
S K L .  —  C atalogue de la B ib lio thèqu e de Schaffh . —  
R egistre généalogique de la  v ille  de S c h a ffh .—  T agebl. 
des K ts . S ch a ffh ., 7 ju ille t 1899. [ W a n n e r - K e l l e r . ]

G. C a n t o n  du V a l a i s .  F am ille qui serait ven u e d ’Al
sace au X V I I e s ., m en tion n ée à V iège, puis à Loèche, 
Sierre et M onthey où elle aurait acquis la  bourgeoisie au  
X I X e s. —  1. J o s e p h - M a r i e ,  * à Charrat le 6 novem bre  
1814, chanoine de Saint-M aurice 1837, professeur au 
collège ; aum ônier m ilita ire, il fit la  cam pagne du Rhin  
1856, et celle de 1871. N om m é curé d ’A igle en 1853, il y  
constru isit l ’église et la  cure, et m ourut le 2 avril 1883. 
A uteur d ’une p etite  v ie  de N icolas de F lue. —  2. A l 
p h o n s e ,  * à N aples où son père, le docteur Charles Beck  
serva it au régim ent su isse, fit des études de m édecine et 
s ’é tab lit  à Saint-M aurice en 1846, puis à M onthey. En  
1859 il p artit pour la  R ussie  où il se fit un nom  par ses 
tra item en ts par l ’h om éopath ie. R evenu  à M onthey en 
1870, il représenta le d istrict de ce nom  au Grand Con
seil pendant 30 ans. Il présida cette  assem blée en qua
lité  de d oyen  d ’âge en 1897. A uteur d ’un Catalogue des 
oiseaux du  V alais  et d ’une N otice su r  les eaux fe rru g i
neuses de M o rg in s ; prom oteur du m onum ent Perraudin  
à B agnes. En 1889, président d ’honneur du Congrès 
h om éopatique in ternational à Paris, t  6 novem bre 1902. 
—  3. V i c t o r ,  * 1874 à L oèche, curé de Glis, recteur  
du collège de Brigue 1918, d irecteur du grand sém i
naire diocésain . —  Voir A rch, loca les. —  J .-B . B er
trand : Le V alais. [Ta.]

B E C KE I N HO F.  M aison de cam pagne et probable
m ent jadis château  dans l ’ancienne com m une d ’U nter- 
strass (ville de Zurich). Le p e tit  château , dont S tum pf 
fait m ention , éta it  probablem ent situé près de l ’ancien  
B eckenhof et fa isa it partie de l ’encein te de la v ille . 
Le nom  de B eckenhof, m entionné en 1362, v ien t  
probablem ent des chevaliers von  B eggenhofen . La 
m aison du B eck en hof fu t reconstru ite  de 1718 à 
1740. En 1763 le dom aine d ev in t la propriété du cap i
taine H an s-R u d o lf H ess, dont le fils, D avid  H ess, 
artiste et écrivain , y  m ourut en 1843. E n 1858 le  do
m aine fu t partagé ; on m it la  partie inférieure en cu l
ture et la partie supérieure, telle q u ’elle ex iste  aujour
d ’hui, fu t achetée en 1885 par K aspar Bodm er dont les 
héritiers l ’h ab iten t encore actu ellem en t. — Voir : V ögelin  : 
A lles  Z ü ric h  II , p. 616. —  K . E scher : C hronik der G enf 
Ober- u n d  U nterstrass, p . 220. —  E . E schm ann : D avid  
H ess, 9. —  Z W C h r . 1903, 290. —  K . E scher : D as 
B ürgerhaus in  der Schw eiz I X .  [F. H.]

B E C K  E N  H O F E N .  F am ille . Voir B e g g e n h o v e n . 
B E C K E N R I E D ,  B E G G E N R I E D  (C. N idw ald . V. 

D G S ). V ge et paroisse. A nciennes form es : 1135 B uccin -  
ried ; 1323 B eggenriet. A rm o ir ie s  : d ’azur à une fasce  

ondée d ’argent accom pagnée en chef  
d’un m ur crénelé à trois tours d ’ar
gen t, celles des extrém ités surm on
tées d ’un to it  d'or, et en p o in te  d ’une 
coquille de sa in t Jacques du second. 
A u x X I I e - X I V e s. les cou ven ts  
d’Engelberg, de M urbach et les nonnes 
de Steinen  (Schw yz) y possédaient des 
biens. B eckenried fu t le siège de p lu
sieurs d iètes, entre autres celles du 
7 n ovem bre 1404, lors de l ’affaire des 

bannières de Zoug, du 30 m ars 1415, a van t la conquête  
de l ’Argo v ie , et du 8 avril 1524, p arles V can tons. Les can
tons forestiers s ’y rencontrèrent égalem ent pour la dis
cussion de leurs in térêts com m uns. C’est de là encore 
que le 7 août 1833 la ligue de Sarnen lança sa dernière 
protestation  à la nation  su isse. Les ruines de deux  
châteaux ex is ten t encore à B eckenried : celles du châ
teau de R etschrieden  ou R etzrieden , sans doute siège 
d’une fam ille de ce nom  au X I I I e s., et du château  de 
la famille Isenringen, de la m êm e époque.

Au spirituel B eckenried dépendait de la paroisse de 
Buochs. La chapelle de S ain t-H enri, m en tion n ée en 1323, 
fu t reconstruite en 1598 et en 1807. E lle d ev in t église  
paroissiale en 1638. A H interdorf am  See ex iste  la cha

pelle de sa in te  A nna, de 1 7 5 3 .—  Voir L L .  —  D ierauer. 
—  Œ chsli : O rigines. —  R .  Dürrer : D ie K u n s t-  u n d  
A rch itek tu rd en km ä ler U nterw aldens. [L. S.]

B E C K E R ,  J o l i a n n - P l i l l i p p ,  pub lic iste  et révo
lu tionnaire, * à F ranckenthal (P a la tin a ! bavarois) le 
19 m ars 1809, t  7 décem bre 1886. Mêlé au m ouvem ent  
dém ocratique allem and dès 1830, il se réfugia à Bienne  
en 1838 où il acqu it la n a tion alité  su isse. Lors du Son- 
derbund, il é ta it officier dans l ’arm ée fédérale. En 1848  
et 1849, il prenait part à la révolu tion  dans le grand- 
duché de B ade, et en 1860 ten ta it  de form er à Gênes 
une légion  allem ande pour secourir G aribaldi. D ès 1863, 
il se vou a  com p lètem en t au m ouvem en t ouvrier et so 
cia liste , prit part à Londres, la m êm e année, à la fon 
dation  de la prem ière In ternationale , se lia avec Las- 
salle, fonda en 1865 la section  gen evoise de l ’In ter
n ation ale et fit paraître, de 1866 à 1871, le journal 
D er Vorbote. Il fu t un des organisateurs de la grève  
gen evoise de 1868 et publia  à ce propos : D ie in te r
nationa le A rb e itern ssocia tión  u n d  die A rb e itse in s te llu n g  
in  G en f im  F rü h ja h r  1868. Il prit part à tous les congrès 
de l ’In tern ationale de 1866 à 1872, fu t lié d ’abord avec  
B akou nine, puis se rapprocha de Karl M arx, et au Con
grès de 1872 se rallia en tièrem ent au « Conseil général 
de l'In tern ation ale  ». D e 1877 à 1881, il dirigea le P ré
curseur, paraissant à G enève. —  Principales pub li
cations : Gesch. der süddeu tschen  M a i-R evo lu tion  des
Jahres 1849  (avec  Ch. E sselen) ; —  W ie u n d  W a n n  ? 
E in  ernstes W ort über die F ra g en  u n d  A u fg a b e n  der 
Z e it..., 1862; —  Polen, die D ip lom atie  u n d  die R evo 
lu tion , 1863 ; —  N eu e  S tu n d e n  der A n d a ch t-P sa lm en  
in  R e im fo rm , 1875. —  V oir Grande E ncyclopé
die. —  B io g ra p h ie  du  va illan t co m ba ttan t... J .  P h . 
B ecker... —  W ilhelm  B ios : Gesch. der deutschen R evo
lu tio n . —  [ f  O. K a r m i n . ]  —  2. G e o r g e s ,  fils du précé
dent, * 1834, m usicographe, Dr. h. c. de l'un iversité  
de G enève, auteur entre autres de : L a  M u siq u e  en 
S u isse  d epu is les tem ps les p lu s  reculés ju s q u ’à la fin  du  
V V I I P  s.  [C. R.J

B E C K E R .  N om  d ’une fam ille glaronnaise, bour
geoise d ’E nnenda. —  1. J o h a n n - J a k o b ,  * 15 février  
1753, t  30 octobre 1803 à E nnenda, fu t élu juge le  20  
m ars 1802, et peu après président du tribunal cantonal 
de Claris, m ais dém issionna en autom ne de la m êm e  
année. —  Voir A S H  V II, p . 1115 ; IX . p . 343, 539. —
2. B e r n h a r d ,  pasteur et écrivain , * 21 m ars 1819, 
t  2 août 1879 ; étudia  à Zurich, B ale et H eidelberg, fu t  
élu pasteur de L in thal en 1848, inspecteur des écoles 
de l ’H interland glaronnais de 1853 à 1876, m em bre du 
Conseil scolaire cantonal de 1863 à 1879. Il publia entre  
autres : E in  W ort über die F a b r ik in d u s tr ie ,  1858 ; E in  
W ort über das Schulw esen, i8 6 0  ; D as F a m ilien leb en  in  
der F a b rik in d u str ie , 1862 ; S t. F rid o lin s la n d , 1876 ; 
D ie A llm e in d e , das G rundstück zu r  L ö su n g  der sozia len  
F rage, 1868 ; D ie N ä fe lser F a h rt, 1852 —  Voir Der 
F reie  G larner 1879, 63. —  N eue Glarner Z e itu n g  1879, 
91 et 92. —  S L  24, p . 305. —  Z F  G 19, p. 25 (Souvenirs  
personnels de B ecker). —  V olksbla tt fü r  die re form ierte  
Schw eiz  11, p . 139. —  J .-J . Kubli-M ullêT : Genealo
gische A k te n .  —  [Nz.] —  3. R u d o l f ,  d ’E nnenda et 
O berengstringen (Zurich), * 1822, f  3 janvier 1903, 
filatene, dirigea plus tard le dépôt principal de la  fila
ture de W ald, à L ucerne. —  Voir Gfr. 58, X X V . —  
[p .-x. w .] —  4 . J u l i u s ,  tech n icien , * 1836 à E nnenda, 
t  le 2 septem bre 1900 au m êm e lieu  ; il reprit en 1856 
la d irection tech n iqu e de la filature fondée par son père 
à L in thal, fonda vers 1860 le technischer Verein  de Claris, 
dont il fu t président ju sq u ’à sa m ort, conseiller de 1870 
à 1874, et en m êm e tem ps m em bre du Conseil com m unal 
d ’E nnenda ; com m e m em bre du Club alpin suisse, il 
dirigea la construction  de nom breuses cabanes. —  Voir  
Glarner N achrich ten  1900, 258. —  N eu e  Glarner Z e itu n g  
1900, 258 . —  S B  36, p. 189. [Nz,]

B E C K H .  F am ille de Thoune originaire de Colmar. 
E lle rem onte à —  1. G o t t f r i e d ,  * 1590, t  a van t 1649, 
étab li en 1628 à B àie. —  2. A n d r e a s ,  fils du n° 1, 
* 1619 à Colmar, f  1682 à Thoune, bourgeois de T houne  
1649, m em bre du Grand Conseil 1653, Spendvogt 1658, 
du Conseil et trésorier 1661, d irecteur de l ’h ôp ita l 1671. 
—  3. A n d r e a s ,  1657-1708, fils du n° 2 ,  du Grand
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Conseil 1688, adm in istrateur d ’église 1692, du Conseil 
1699, receveur 1706. —  4. J a k o b ,  1688-1750, fils du 
n° 3, lieu ten a n t de dragons, du Grand Conseil 1712, 
ad m in istrateu r de la  léproserie 1720, du Conseil 1722, 
directeur de l ’hôpita l 1732, banneret 1746. —  5. J o h a n n ,  
1694-1759, fils du n° 3, docteur en m édecine, du Grand 
Conseil 1727, p ratiqua son art à U eten d orf, m aître de 
la tin  à l ’école de T houne 1745. —  6. P e t e r ,  1706-1781,

(ils du n° 3, no taire, greffier 
de ju stic e  à U eten d orf 1729, 
du Grand Conseil et gref
fier des orphelins en 1737, 
secrétaire de la v ille  1743- 
1773. —  7. A n d r e a s ,
1724-1790, fils du n° 4, 
cap ita in e au service de la 
H ollande 1774. —  8. J o 
h a n n ,  1715-1793, fils du 
n° 4, officier au service  
de la Sardaigne. —  9. J o 
h a n n ,  * 1724 à U eten 
dorf, fils du n° 5. A gé de 
16 ans il collabora déjà  
au B ra c h m a n n , revue pu
b liée en 1740 par A lt- 
m ann ; m em bre de la  
deutsche Gesellschaft, puis 
m em bre fondateur de la  

J o h a n n  B ec k h  1724-1759. J u n g e  vergnügte Gesell-
D 'a p r è s  un t a b le a u .  scha ft. Il se rendit en H o l

lande en 1747, et en P o
logne en 1750, fu t secrétaire du com te B ranik  pour les 
A ffaires étrangères, d ev in t colonel, v écu t à V arsovie, 
L em berg et B ielostok , entreprit des v o y a g es d ip lom a
tiqu es en Podolie et en U kraine, entra en 1757 au service  
d e là  Prusse, fu t nom m é conseiller de guerre par Frédéric  
II  et anobli : t  à D an tzig  1757. —  V oir S B B  V , 621. —  
B T I I ,  X I I , p. 22 -1 4 5 ; 1917, p. 3 0 -1 2 0 .—  10. A n d r e a s ,
* 1734 à T houne, t  1804 à H eutigen , fils du n° 5, pasteur  
à G steig 1767, à H eutigen  1 7 7 9 .—  11. P e t e r - G o t t l i e b ,
* 1737 à T houne, f  1813 à Oberburg, fils du n° 6, p as
teu r à R inggenberg 1784, à Oberburg 1797. —  12. J o 
h a n n - H e i n r i c h ,  1773-1811, fils du n -8 ,  à T h ou n e,secré
ta ire  du D ép artem en t de l ’Instruction  publique du can
ton  d ’O berland et aum ônier du b ata illon  du S im m enthal 
1789-1803, professeur de p hysique et de chim ie à l'A ca 
dém ie de Berne 1805, f  à Schönbühl près de T houne, 
tand is q u ’il préparait un v o y a g e  en A sie m ineure et en 
Grèce pour rechercher d ’anciens m anuscrits. —  Voir 
A lp e n ro sen  1 8 1 3 .—  13. G e o r g - F r i e d r i c h ,  1770-1841, 
fils du n° 8, théo log ien  et b ib lioph ile, partisan  de la 
R évo lu tion  française, pasteur à R eichenbach  1809, dé
m ission n a et q u itta  l ’état ecclésiastique. —  14. G o t t -  
l i e b - L e b e r e c h t ,  * 1810 à R eichenbach, t  1872 à 
T houne, fils du n° 13, étudia  à M unich et Berlin, 
in sp ecteu r des m ines du canton  de Berne de 1839  
à sa m ort. La branche m âle de la fam ille  s ’éteign it  
a v ec  lu i. —  Voir A rchives de la fam ille, en possession  de
A . G em perle-B eckh à Saint-G all. —  S B B  V. [ E .  B.]

B E D A .  A b b é  d e  Saint-G all. Voir A n g h e r n .
B E D A N O  (C. Tessin , D . Lugano. V . D G S ). Vge 

m en tion n é pour la  prem ière fois en 1098. Le m onastère  
de Saint-A m broise de M ilan y  exerçait les droits de 
jur id iction , qui furent confirm és par Grégoire V III  en 
1187. L ’évêque de Còme y  a v a it des droits de dîm e. Au  
p o in t de vu e relig ieux, B edano fa it partie de la  paroisse  
de San P ietro de G ravesano ; il possède d eu x  chapelles : 
la  chapelle de Sainte-M arie, constru ite par A ntonio  
R usca entre 1365 et 1367, et rebâtie a v a n t 1636 ; le 
patronage passa des R usca aux Trefogli. La chapelle  
de S a in t-R och fut b â tie  vers 1524, agrandie en 1597, 
restaurée à la fin du X V I I e s. et dotée de n ou vea u x  
décors en 1797. E lle possède un  sa in t R och de Sartorio  
de Lugano ; la fresque de la sa in te  V ierge, de Bernardino  
M ercoli de M ugena, rem onte à 1732. —  E ntre B edano  
et T orricella, à la V a lletta , on v o it  encore les ruines d ’un 
p etit  château , ou tour v ig ie , appelée le ca ste lle tto , qui 
fa isa it partie du systèm e de défense de la  va llée  du 
V edeggio ; il rem onte probab lem ent au com te Jean- 
Jacq u es R usca (1418). Bedano est la patrie de N icolò

R usca et des A lbertolli. P o p u la tio n  : 1801, 197 hab . ; 
1858, 283 ; 1900, 243 ; 1910, 236. —  V oir B S(or. 1890.
—  W irz : Regesten. —  I-Iidber : Schw eiz. U rk. R egister.
—  Sim ona : N ote d i A r te  A n tic a .  —  Baroffio : M em orie .
—  Cantù : Storia  della città  e diocesi d i Como. —  Mas- 
poli : L a  pieve d i A g n o .  [C. T r r z z i n i . ]

B E D D E V O L E .  F am ille originaire de Besançon, 
réfugiée en 1572 à L ausanne pour cause de religion, 
puis, peu après, à G enève où elle acqu it la bourgeoisie  
en 1624. Son nom  p rim itif é ta it  B ad evol q u ’elle tra n s
form a dans la su ite  en B en liv o g lio , p réten d an t des

cendre de l ’an tique fam ille de ce nom  
dont elle releva les arm es. A rm o ir ie s:  
écartelé, aux 1 et 4 d ’or à l ’aigle de 
sable, au x  2 et 3 d ’or à un degré de 
gueu les en bande ou d ’or à quatre  
pointes de gueu les en bande. —  1. A n 
d r é , * 1628, a v o ca t et notaire 1650- 
1687. Il fu t chargé par le Conseil en 
1687 de se rendre auprès du parlem ent 
de D ijon pour faire révoquer l ’arrêt 
de séquestre m is sur les b iens de la  

R épublique de G enève au pays de Gex à  la so lli
c ita tion  du chapitre d ’A n n ecy . —  2. D o m in iq u e ,
* 1657, reçu docteur en m édecine à  B âle 1681, 
a n atom iste  d istingué, fu t chargé de donner des leçons  
p ubliques d ’an atom ie de 1685 à 1692, époque où il fu t 
nom m é m édecin  de G uillaum e III d ’A ngleterre. Il 
m ourut au service de ce prince p endant la  cam pagne de 
F landre. P ublia  de 1680 à 1684 plusieurs essais et d is
sertation s. —  3. J a q u e s -M ic h e l,  * 1696, exerça quelque  
tem p s le p a sto ra l à la cam pagne dès 1721, m ais ses 
excen tric ités lu i attirèren t une censure, pu is sa d esti
tu tio n . Il em brassa le catho lic ism e et renonça ainsi 
que son frère —  4. J e a n , a v o ca t et notaire, 1697-1748, 
d even u  aussi catholique, à la bourgeoisie en 1728. Ce 
dernier a v a it  q u itté  G enève en 1722 et éta it devenu  
prem ier gen tilh om m e du duc de G esvres, gouverneur de 
Paris. E xp u lsé  de France à cause de ses in tr igues, il se 
réfugia en Ita lie  d ’où il fut égalem ent chassé. —  Voir 
Galiffe : N o t. gen. I l l ,  39. —  Sorde! : D iet, des fam illes  
genevoises. —  Covelle : L B .  —  G autier : L a  m édecine à 
Genève. —  B u ll, du  p ro testan tism e fra n ça is , 1872, p . 475.

—  A rm o r ia u x  genevois. (H. Da.] 
B E D E A U X ,  B E D A U X ,  B E D A U L X .  F am ille de

Corcelles-Corm ondrèche, m entionnée dès la  fin du 
X I V e s., bourgeoise de N eu ch âtel au m ilieu  du siècle  
su iv a n t. A rm o ir ie s  de la branche anoblie : d ’azur à la  

croix d ’or, m ouvan te de trois coupeaux  
d ’argent, chargée d ’un chevron de 
gueules en abîm e et accom pagnée de 
deux feu illes de trèfle du second, m ou 
v a n tes de la po in te de l ’écu. —  1. Jo-  
su é , m aire de la Côte du 20 ju in  1682 
au 18 septem bre su ivan t, e t de 1694  
à 1709, conseiller d ’É ta t  dès 1701. 
t  après 1715. 11 ava it été anobli p a r la  
duchesse de N em ours en 1695. —
2. I saac , fils du n° 1, receveur de 

N eu ch âtel et la Côte dès 1698. —  3. I saac , fils du n° 2,
* 1716, t  1783 à N eu ch âtel, entra au service des É ta ts-  
G énéraux, passa au service du roi de Sardaigne, puis 
entra au régim ent des Gardes su isses de H ollande, oii 
il conqu it le grade de général-m ajor. —  4. J o su é -J e a n -  
H e n r y , fils du n° 3, * 1749 à La H aye, f  1824 à N eu 
châtel, lieu tenan t-co lonel au régim ent des Gardes suisses 
de H ollande. —  5. F r a n ç o is ,  fils du n° 3, * 1757, 
lieu tenan t-co lone l au service de H ollande, f  1833 
à N eu ch âtel, dernier représentant m âle de la fam ille  
noble. —  Voir E trennes neuchâteloises II , 32. —  B io 
graphie neuchâteloise  I . [L. M.]

B E D E R ,  P . N a z a r iu s , Capucin, d ’U n tervaz, * 14 oc
tobre 1684, provincia l 1728-1731 et 1734 à  sa m ort, 
survenue le 4 septem bre 1735 àB rem garten . [J. S i m o n e t . ]  

B E D I G L I O R A  (C. T essin , D . L ugano. V. D G S ). 
Corn, et paroisse du cercle de Seasa. A nciennes form es : 
B ed ilio ra , Bedeliora, B eviora . On a découvert à Banco  
une inscription  N ord-E trusque et des tom b es rom aines. 
B edigliora fa isa it partie de la Castellanza  d ite de Bedi- 
gliora, B anco, Cucio et N ovaggio . E n 1628 il fu t dure
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m ent éprouvé par la p este . —  Au sp irituel, Bedigliora  
dépendait de la pieve  d ’A gno ; il en fu t form ellem ent 
séparé le 21 m ars 1612 par le nonce Ladislas d ’A quino, 
m ais, de fa it, il se régissait déjà depuis longtem ps d ’une  
m anière presque autonom e. Le chef-lieu  de la circons
cription ecclésiastique é ta it  B anco ju sq u ’en 1599, puis 
ce fu t B edigliora. La paroisse com p tait deux églises : 
Santa Maria, de B anco, et San S alvatore, près de B edi
gliora, qui fu t reconstruite au m ilieu  du X V I I e s. ; en 
1612 on ajouta  celle de S a in t-R och . E lle a v a it  rem placé 
une ancienne chapelle vers afin du X V I e s. et fu t consa
crée le 16 m ai 1644. P o p u la tio n  : 1591, 420 hab. ; 1626, 
450; 1801, 50 0 ; 1858, 590; 1 9 0 0 ,4 9 5 ;  1 9 1 0 ,4 7 5 . R e
gistres de paroisse : naissances 1652, m ariages 1654, dé
cès 1668. — Voir M onti : A tt i .  —  M aspoli : L a  pieve  
d ’A g n o . —  B S to r . 1890 et 1891. —  G alli-T am burini : 
G uida del M a lcan tone. —  W irz : Regesten . [C. T r e z z i n i . ]

B E D O T .  F am ille originaire de L ivron en D auphiné  
étab lie à G enève dès 1742. —  1. J o h n , 1829-1870, l i t t é 
rateur. —  2. M a u r ic e , * 1859, professeur extraord i
naire de zoologie générale à l'U n iversité  de G enève  
1895 (liste  de pub lications dans : C atalogue des ouvrages 
p u b lié s  p a r  l ’U niversité  de Genève) ; d irecteur du M u
seum  d ’histoire naturelle  de G enève dès 1891. —  3. M a
r ie  B edot-D iodati, son épouse, p ein tre, c itée dans le  
S K L .  [C. R.]

B E D R A , B artolomeo . Jésu ite , probablem ent ori
ginaire de la L éven tin e, aida sain t Charles Borrom ée  
dans la réform e des trois va llées am brosiennes. Curé de 
Chiggiogna 1567, v icaire, puis v isiteu r de la L éven tin e  
1568. En 1569, il q u itta  Chiggiogna et résida en 1576  
à B iasca com m e v isiteu r, c ’est-à-d ire v icaire général des 
trois va llées am brosiennes. Le 2 ju ille t 1578, il entra au 
service du com te H annibal d ’A ltaem ps (Iloh en em bs).
—  Voir D ’A lessandri : A tt i  d i S . Carlo. —  R ein 
hardt : D ie N u n tia tu r  von G iovanni Francesco Bonho- 
m in i.  [C. T r e z z i n i . 1

B E D R E T T O  (C. Tessin , D . L éven tin e . V . D G S ).  
Com. et paroisse com prenant les h am eaux d ’Ossasco, 
Villa, B edretto , R onco et A ll’A cqua. V illa  en est le 
chef-lieu . A nciennes form es : B id re tu m , B edruedo  1457, 
B idreto , B idrè . On découvrit à V illa en 1906 des tom bes  
prérom aines, à B edretto  des m onnaies rom aines. B e
dretto form a vraisem blab lem ent à l ’origine une seule 
com m une avec A irolo, m ais en 1227 les deux vicinanze  
sont déjà séparées. A vec A irolo, P rato , Quinto et 
Am bri, il form a un arrondissem ent fiscal (la rodarie de 
In tu sm o n tem ). B edretto  a v a it le m onopole du service  
des transports par les cols de San G iacom o et de 
N ufenen . A  A ll’A cqua ex is ta it  un hospice, dont les 
biens furent incorporés au sém inaire de P ollegio au 
com m encem ent du X V I I e s. E n  1814, lors de la  te n ta 
tiv e  d ’Uri de reprendre la  L éven tin e , B edretto  fu t  du 
nom bre des com m unes qui s ’y  opposèrent, et le 3 m ai 
n ’envoya  aucun représentant au prétendu parlem ent 
général de la va llée . Le v illage eut sou ven t à souffrir des 
avalanches, entre autres de celles des 16-17 janvier 1594 
(destruction  de l ’église paroissiale et de plusieurs m ai
sons) ; 6-7 février 1749 (destruction  d ’Ossasco) ; 11 ja n 
vier 1863 (m ort de 29 personnes). Au sp irituel, B edretto  
form ait déjà une paroisse en 1227. L ’église paroissiale  
actuelle a été b â tie  à la  fin du X I X e s. ; la confrérie 
rem onte à 1570. Le ham eau de B edretto  a une chapelle  
avec une chapellen ie rem on tan t à 1737. P opula tion '. 1567, 
38 m énages ; 1900, 257 hab. ; 1910, 242. R egistres de 
paroisse : naissances 1636 (avec lacu n es), m ariages 1661, 
décès 1679. —  Voir M eyer : B len io  u n d  L even tina . —  La- 
vizzari : E sc u r s io n i.—  P . A ngelico C attaneo : I  L epon ti.
—  Baroflìo : M em orie . —  Franscini : L a  Svizzera  ita 
liana . —  D 'A lessandri : A tt i  d i S .  Carlo. —■ B S to r . 
1884 et 1906. [C. T r e z z i n i . ]

B E E A , H u g u e s  d e , prêtre du diocèse de M aurienne, 
chapelain de la  cathédrale de Lausanne 1437, juré à la 
Cour de l ’official, secrétaire de l ’évèque de L ausanne  
Georges de Saluces, curé de R essudens, de V uisternens  
1451, chanoine de Lausanne 1458, t  le 3 septem bre de 
la m êm e année. —  Voir R eym ond : D ign ita ires de 
L ausanne, 269. —  W irz : Regesten  I, II , III . —  Dellion: 
D ictionnaire  X I I , 262, V II, 114. [F .D .]

B E E L E R . A ncienne fam ille du canton de Schw yz,
DHBS II — 3

div isée en deux ram eaux : I . les B eeler du Steinervierlel 
et II . ceux du N euvierte l. —  A rm o ir ie s  : I . écartelé, aux  
1 et 4 d ’azur à un T renversé d ’argent, au x  2 et 3 d ’or 
à une rose ; II . écartelé, au x  1 et 4 de gueules à un che
vron d ’or, au x  2 et 3 d ’or à une couronne ouverte en 
chef. —  1. M e l c h i o r ,  porte-enseigne, trésorier du pays  
de Schw yz, bailli do B ellinzone 1628-1630 et 1646-1648, 
de la  R iviera 1644-1646, député à la D iète  .1642. —  2. 
K a s p a r ,  bailli schw yzois d ’E ngelberg 1678-1682. —
3. J o s e p h - U l r i c h ,  b ailli du Gas ter 1796-1798. —
4. F r a n z - X a v e r ,  cap ita ine au service de France, 
secrétaire d ’É ta t  1831. —  5. J o s e p h - A l o y s ,  * 1800, 
serv it en France de 1816 à 1830, cap ita ine au 1 er régi
m ent étranger à R om e 1832, b lessé le 23 novem bre  
1847 à M eierskappel com m e cap ita ine du 3 e bataillon  
du canton  de Schw yz, f  1848 à B ologne. [R r.]

B E E L  I von B E L F O R T  ( B E L I ,  B E L Y ,  B E L I  IM, 
B E L I N O ) . La plus ancienne fam ille encore ex istan te  de 

D avos. A rm o ir ie s :  d ’or à deux pièges 
à loup affrontés de sab le. L ’ancêtre est 
W i l h e l m ,  l ’am m ann. En 1289, il é ta it  
à la tê te  de la  colonie de W alser qui 
reçut en fief héréditaire, du com te  
H ug von  W erdenberg, le dom aine situé  
à D avos (Mohr : Codex d ip lom aticus  
II , 47). P lusieurs m em bres de la  fa 
m ille furent am m ann de D avos ju s
qu ’en 1539.

B ranche de B elfort. —  Le fondateur  
est —  1.  U l r i c h ,  fils probable de K l e i n - M a r t i ,  qui 
fut am m ann de 1401 à 1405 et assassiné en 1430 dans le
C.alfeisentobel. Selon Leu, U lrich aurait été  en 1426 a m 
m ann de D avos ; il scella en cette  qualité en 1436 le pacte  
des D ix-Jurid iction s. En 1441, il reçut le bailliage de B el
fort en gage d ’une d ette  des M ontfort. Comme ni les 
M ontfort n i leurs successeurs ne purent se racheter, les 
Beeli acquirent leurs droits sur cette  terre de B elfort. En  
1480, il ob tin t du com te de M ontfort la dîm e de Fideris 
t  25 février 1486. —  2. H a n s ,  frère du n° 1, h ab itu elle
m ent désigné sous le nom  d ’am m ann de D avos, paraît 
sou ven t en cette  qualité de 1440 à 1455. —  3. C o n r a d  
ou C o n r a d i n ,  fils du n° 1, landam m ann de D avos en 
1491, 1494, 1496, 1507, 1513 e t  1514, conduisit en 1512 
avec H artw ig  von  Capol et Conrad P lan ta  les gens des 
111 Ligues à la  conquête de la V alteline ; le 2 décem bre  
1514, il scella  l ’accord des III  L igues avec  l ’évêque de 
Coire au su jet de la V alteline . —  4 . N i c o l a u s  o u  C l a u s ,  
fils du n" 1, aurait été am m ann de B elfort en 1450, 
bailli de B elfort 1485, cap ita ine de la L igue des D ix-  
Jurid ictions dans la guerre de W orm s 1486, représenta  
les I I I  L igues à la p a ix  d ’Ardenno le 17 m ars 1487. —  
En 1499, le château  de B elfort, dont il éta it bailli, 
étan t tom bé au pouvoir de l ’A utriche, ses frères eurent 
grand’peine à le protéger contre la fureur de ses sujets 
qui détru isirent le château . A m m ann de B elfort 1500- 
1502, landam m ann de D avos 1507, capita ine en 1512 
lors de la conquête de la V alteline , prem ier bailli de 
M aienfeld pour la ligue des D ix -Ju r id iction s. f  1518. —
5. G e o r g  o u  J ö r g ,  fils du n° 4, landam m ann de D avos  
déjà à 19 ans, scella en cette  qualité VA r tik e lb r ie f  des 
III  L igues, cap ita ine de la  V alteline 1521, 1527, 1545, 
reçut en fief de l ’A utriche le péage de Lenz, fu t im 
pliqué en 1529, avec D ietigen  von  Salis, dans l ’affaire de 
l ’abbé Théodore Schlegel, de S t. L uzi, f  26 août 1566.

B ranche de D avos. —  6: C o n r a d i n ,  capita ine, fu t 
présent à  l ’assassinat de Jürg Jen atsch  en 1639, repré
senta  en 1643 la ligue des D ix-Jur id iction s, avec Johann- 
P eter Guler von  W inegg et A m brosius P lan ta  dans ses 
dém êlés avec D avos. —  7. C o n r a d i n ,  colonel au régi
m en t hollandais von  Capol, puis brigadier au service  
de Zurich, prit part à la guerre du Toggenbourg en 1712, 
où il com m andait une subd ivision  du corps du général 
W erdm uller et tom ba l ’un des prem iers le 24 m ai 1712. 
—  8. H a n s ,  président du tribunal de d istrict à  D avos  
1854, à  plusieurs reprises préfet. [ v o n  S a l i s . ]

B ranche de C elerina, issue de Joseph  et Caspar, de 
la branche de D avos, qui se fixèrent à Celerina au 
X V I I I e s. —  9. K a s p a r ,  * 1820 à Celerina. Il se rendit 
en Ita lie , prit une part active  à la  révolu tion  de 
1848, puis revin t dans son p ays. Il se consacra à la

N ovem bre  1921.
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p olitiq u e, d ev in t su ccess iv em en t ju ge , landam m ann, 
grand conseiller et président de d istr ict. Il s ’occupa  
a ctiv em en t de la  restauration  in térieure de la  p etite

R u in e s  de B eeren b erg  en  1675. D'après une aquat in te  de  
H. W erdm üller .

église de Crésta, f  1er jan v ier  1901. —  Voir E n g a d in e r  
P ost, 1901, n° 2. [L. J .l

B ranche de Coire. 13 . W i l h e l m ,  fils du n° 1, lan d 
am m ann de D avos 1487, ancêtre de la branche étab lie  à 
Coire en 1490. —  11. Z a c h a r i a s ,  m édecin  des bains de 
P fäfers, au teur de divers écrits m éd ica u x .—  12. G a b r i e l ,  
m édecin  à B â le  1 6 9 8 .—  13. L u z iu s , fils du n" 11, bourg
m estre de Coire 1609 et par conséquent ch ef de la ligue 
d e là  M aison-D ieu . —  14. G a b r i e l ,  fils du n° 13, bourg
m estre 1653, 1 6 5 9 .—  15. J o h a n n -  L u z i u s ,  colonel au 
serv ice de H ollande, bourgm estre 1785, 1787-1792.

B ranche d ’A lv a n e u . —  1 6 .  B e a t u s ,  fils du n° 4  souche  
de la branche d ’A lvaneu . —  1 7 .  W a l t e r ,  chanoine et 
écolâtre de la cathédrale de Coire 1 5 7 3 ,  docteur en théo
logie à B ologne et doyen  de la cathédrale 1 5 8 1 ,  fu t pro
posé par R om e pour succéder à I évêque B eatus a Porta 
dém issionnaire, m ais refusa  une n om in ation . —  1 8 .  
G e o r g ,  p etit-fils  du n° 16, landam m ann de B elfort, v i
caire de la V alte line  1 5 8 7 ,  bailli autrich ien  de Castels et 
des V I I 1 jur id iction s 1 6 0 0 ,  conseiller im périal, a d m in is
trateur de Tarasp. Chef du parti espagnol, il fu t trad u it  
en 1 6 0 7  d evan t le tribunal de Coire, accusé d ’avoir reçu 
des pensions, et décap ité le 1 6  ju ille t  1 6 0 7 .

B ranche de M a la n s , étab lie  dans ce v illage  dès 1514. 
—  19. P a u l i n , scella  en 1523, avec  Josué von  Berol- 
dingen , à A sperm ont, la confirm ation  des franchises de 
M alans et Jen in s. f  1529. —  2 0 . J o h a n n - P a u l , de 
B elfort, b a illi ép iscopal de B elfort ; il régla à ce titre 
le  conflit de jud icatu re  entre l ’évêch é et la  com m une  
d ’O bervaz en 1625; arbitre dans le différend entre la  
v ille  de Coire, les quatre v illages et la seigneurie de 
M aienfeld, d ’une part, et les partisans du bourgm estre  
G am ser ; m em bre du Conseil des L igues 1636, entra en 
1637 dans le K etten h u n d  contre les F rançais, député  
des L igues à M ilan en 1639 pour jurer la cap itu la tion .

B ranche d ’Obervaz. —  E lle  com pta p lusieurs de ses 
m em bres au service de F rance. —  21. C o n r a d  ou 
C o n r a d i n , enseigne au régim ent de B rendle 1722, co
lonel 1745, brigadier 1758, ch evalier de Saint-L ouis 
1737, q u itta  le serv ice 1763, t  1770. —  22. H a r t 
m a n n , frère du n° 21, lieu tenan t-co lone l au régim ent 
Seedorf, ch evalier de Sain t-L ou is.

B ranche de F lim s ,  fixée dans cç v illage au com m ence
m en t du X V I I e s. —  23. J o h a n n e s , landam m ann de 
F lim s, cap ita in e ; il fu t d ép u té  à Milan en 1726 au renou
v ellem en t de la  cap itu lation , v icaire d e là  V alteline 1731, 
juge de la L igue Grise 1736. —  Voir Jeck lin  et M uoth : 
A u fze ic h n u n g e n  über die V erw altung  der V I I I  Gerichte 
aus der Z e it der G rafen von M o n tfo rt. —  Fr. Jeck lin  : 
D ie W orm serzüge der Jahre  1486-1487. —  Le m êm e : 
Z in sb u c h  des P redigerklosters S . N ico la i zu  C hur. —  
F lury  et F ortu n at Sprecher : D avoser L a n dscha fts buch 
(M ns. 1642). —  U lrich Campell : Raetise a lpestris topogra-

p h ica  descrip tio  et H islo r ia  raetica . —  F ort. Sprecher  
von  Bern egg : K riege u n d  U nruhen . —  U ly sse  von  Salis- 
M arschlins : D en kw ü rd ig ke iten . —  F ort, von  J u v a lta  : 
D enkw ü rd ig ke iten . —  H ans A rduser : B eschreibung  etl. 
P ersonen  in  alter freyer B h e tia . —  A bbé Girard : H ist, 
abrégée des officiers su isses. —  J .-A . von  Sprecher : 
Gesch. der I I I  B ü n d e  im  18. Ja h rh . —  A rch, de D avos, 
Monstern, O bervaz, Lenz, A lvan eu , F ideris, M alans, 
hlim s. —  S G B  II . [von Salis.]

B E E R .  Voir B æ r .
B E E R E N B E R G  (C. Zurich, D . W interthour). A ncien  

cou ven t au-dessus de W ulflingen , con stru it en 1363 par 
H einrich  von  Linz sur l ’em p lacem ent d ’un erm itage  
érigé en 1318 par Stefan  R inow ar. Il ap p artenait à 
l ’ordre des franciscains, m ais en 1365, l ’évêque de 
C onstance autorisa les m oines à su ivre la règle de sa in t 
A u g u stin . L ’église fu t ach evée après 1372. En 1525, le 
cou ven t fu t supprim é et le dom aine vendu  pour 1000 11. 
à un nom m é S teiner à P fungen . Les redevances furent 
incorporées au bailliage de W interthour et les objets pré
cieux transportés à Zurich. Le cou ven t tom ba en ruines, 
encore v isib les au jourd’h u i. —  Voir K . I-Iauser : N b l. d. 
S t. B  W . 1907. —  C hron ik  des L a u ren z  B osshart, dans 
Q S R G  IV . —  Zeller-W erdm uller, dans Z T  1882. —
H . Sulzer : /1ms der Gesch. der K löster im  K t.
Z ü rich . [E .  S t ä u b e r . ]

B E E R L I , B E R L I .  N om  de fam ille du canton  de 
Saint-G all, que l ’on rencontre dès le X V e s. dans le 
R hein tal, l ’ancienne A lte  L a n d sch a ft et à A rbon. Des 
Beerli son t a ctu ellem en t répandus dans le canton  de 
Zurich ; d ’autres sont bourgeois de M örswil. —  1. H u g o ,  
curé de S a in t-L aurent à Saint-G all, m en tion n é de 1415  
à 1426. —  2. J o h a n n - K o n r a d ,  * 1850, t  1909, fond a
teur de la m aison de soieries G. B eerli, à Thal, lieu tenan t-  
colonel. —  3. H a n s ,  fils du n° 2, * 24 avril 1880, écriv it 
Von B ü g e n  bis L a p p la n d , 1909 et sous le pseu d on ym e de 

H a n s  H a g e n b u c h  : Der W irbel, dram e, 1919. [Bt..]
B E E T S C H E N ,  S a m u e l ,  * 1830, f  5 février 1893, 

in stitu teu r, h istorien à B erne, publia  : 36 Ju g en d - u n d  
Volkslieder fü r  Schu le u n d  H aus', B io graph ie  von Gottlieb- 
E m a n . von M orlo t, dans S B B  I . —  Voir A S  G V II, 137.
—  Oberländisches V olksbla tt, 10 fé v . 1893. —  [ R . M . - W . l
—  A l f r e d ,  écrivain , * 8 oct. 1864 à B erne, fu t q u el
que tem ps rédacteur du  feu ille ton  des B asler N ach rich 
ten  à Bàie, m ais v écu t la p lupart du tem ps à l ’étran 
ger (Strasbourg, M annheim , Berlin , M unich), et en der
nier lieu  à Zurich. P oète  lyrique et dram atique. L iste  
de ses œ u vres dans D C S .  [L. S.]

B E E T Z ,  v on ,  W i l h e l m , * 27 m ars 1822 à Berlin, 
t  22 janvier 1886 à M unich, fu t de 1855 à 1858 profes
seur de p h ysiq u e à l ’U n iversité  de Berne et directeur de 
l ’O bservatoire. (F. Stæ hli.J

B É G A R D .  Voir BÉGUINES.
B E G G E N H O F E N .  Voir BECKENHOFEN. 
B E G G E N H O V E N ,  von .  F am ille de chevaliers, m em 

bres du Conseil à Zurich, m entionnée  
en 1253. A rm o ir ie s  : tiercé en fasce, 
de gu eu les, d ’argent à trois roses de 
gu eu les, et d ’azur. Le nom  de fam ille  
v ien t probab lem ent du village zuricois 
S en k en . —  1. R u d o l f ,  1262-1311, 
chevalier, probab lem ent fils d ’un che
valier du m êm e nom , m en tion n é avan t  
1253, conseiller 1268, propriétaire ju s
q u ’en 1278 d ’un fief de l ’abbaye de 
Zurich à W itellik on . E n 1291, il fu t du 

nom bre des s ix  Zuricois qui figurèrent dans l ’alliance  
de Zurich avec U ri et Schw yz. D e 1295 à 1299 d é
ten teu r du bailliage sur les dom aines de la  com tesse  
de R apperswil à R ichtersw il ; en 1295 arbitre et en 1297 
garant et otage dans la querelle des M ülner de Zurich  
avec L ucerne. —  2. L u t o ld ,  fils du n° 1, 1278-1336, 
chevalier, conseiller 1299, fit don en 1325 au cou ven t  
d ’O etenbach de sa m étairie d ’A dlikon et du tiers de 
sa dem i-m étairie de Schlein ikon . —  3. U lr i c h ,  fils du 
n° 2, 1325-1376, conseiller de 1341 à 1349, prit part 
à la conjuration  de 1350. —  4. U lr i c h ,  doyen  du 
chapitre à Zurzach 1332, curé 1342, f  le 28 novem bre  
1363. —  5 . C o n r a d , curé à W indisch  1370, ad m in is
trateur du cou ven t de religieuses de K cinigsfelden
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1373, f  1391, dernier de sa fam ille, com m e d oyen  et 
curé à. W aldshut. [F. H e c i i . ]

B E G G E N R I E D .  Voir B E C K E N R I E D .
B E G G I N G E N  (C. Schaffhouse, D . S ch le itheim . V.

D G S ).  Com. dont le nom  dérive de 
Becco, nom  de personne en ahd. A r 
m oiries : de gueu les à deux socs de 
charrue d ’argent ap p oin tés, posés en 
pal. On y  a décou vert des vestiges  
n éolith iq u es et de l ’âge du bronze  
ainsi q u ’un refuge d ’époque incer
taine sur la p en te  Nord du Sch loss
rand en. D es trouvailles de m onnaies 
et surtout des restes de bâtim en ts  
au Graben  et au Schla tterho f tém o i

gnent d ’un étab lissem ent rom ain Le v illage, m en
tionné pour la prem ière fois on 973, fu t donné avec  
d ’autres au cou ven t de R eichenau  par le duc Burk
hard II de Souabe. Le cou ven t ne p osséd ait cependant 
pas to u t le v illage  ; une partie  p assa  des N ellenburg  
aux Zähringen, puis au x  ducs de Teck, qui possédèrent 
un hôte l à B egging en. A u X I V e s. les propriétaires 
fonciers é ta ien t les K renkinger, les R andenburger et 
l ’hôp ita l du S a in t-E sp rit. La ju stice  inférieure éta it  
rendue par les ducs de T eck ; elle passa, au début du 
X V e s. à H ans von  H om burg qui la v en d it, en 1433, 
au com te H ans von  L upfen. En 1530, elle d ev in t par 
échange propriété de la v ille  de Schaffhouse. Le couvent 
de R eichenau é ta it  au bénéfice de l ’im m u n ité pour ses 
terres de B egging en. Lors du m orcellem ent des pro
priétés, il est probable que H ans von  Lupfen réussit, 
en sa qualité de landgrave, à obtenir la h a u te  justice  
sur B eggingen . En 1491, une senten ce rendue à propos 
des frontières respectives de Schaffhouse et de H ans von  
Lupfen sur le R anden a ttr ib u a  d éfin itivem en t B eggin 
gen au d istrict de l ’im m unité de A llerheiligen . Ce cou
ven t ava it déjà cédé ses droits de h au te  ju stice  à Schaff
house en 1451. A u sp irituel B eggingen  dépendit d ’abord  
de Schleitheim  ; il eut probab lem ent sa propre chapelle  
en 1377, dédiée à sa in t S y lvestre . La R éform ation les 
réunit de nouveau  en une seule paroisse, puis en 1644 
B eggingen d ev in t paroisse au ton om e. Le 17 m ai 1576, 
la m oitié du v illage  fu t d étru ite  par un incend ie, et en 
1632, des so ldats bavarois sous les ordres du général 
A ltringer brûlèrent. 60 m aisons et l ’église . C ette der
nière fu t reconstru ite en 1635 av ec  le  concours financier 
des sociétés et corporations de Schaffhouse, et com plè
tem ent restaurée en 1868-1872. En 1840, le v g e  com p tait  
124 m ais. R egistres de paroisse dès 1644. —  Voir Lup- 
fische C opialbücher. —  U S . —  Schreiber : H istor. 
Taschenbuch. —  B V G  Seh. V II . —  R ueger: C h ro n ik .—  
Im thurn-H arder : C hron ik  der S ta d t S ch a ffh . —  K lin 
genberg : D ie K irch en  des K ts . S ch a ffh . —  F estschrift 
der S tad l S ch a ffh . [ W a n n e r - K e l l e r . ]

B E G L E .  F am ilie de S atte in s (Vorarlberg), dont 
J o i - i a n n - J a k o b  d ev in t bourgeois de L iesta l en 1823 et 
J o h a n n e s ,  d'A ugst, en 1859. —  G o t t l i e b ,  fils de 
Johann-Jakob p récité, * 1818, préfet de W aldenburg  
1848-1866, conseiller d ’E ta t  de B àie-C am pagne 1866- 
1869. t  à D om didier 1891. [ G a u s s . ]

B E G L I N G E N  (C. C laris, Com. M ollis. V . D G S ).  
H am eau situé au-dessus de M ollis et m entionné la pre
mière fois le 14 novem bre 1289.On y  vo it encore des restes 
de la fortification  constru ite à l ’époque rom aine ; elle 
s ’étendait à travers la vallée de la L inth  ju sq u ’au R auti. 
Une chapelle y  ex ista  ju sq u ’à la R éform e ; les ruines en 
étaient encore v isib les en 1796. U ne vo ie rom aine aurait 
peut-être conduit de la L in th  sur le K erenzerberg. —  
Voir W inteler : B eilage zu m  P rogram m  der aargauischen  
K antonsschule  1 8 9 3 .—  J H V G  X X X , 13 ; X X X I I ,  ! . —  
UG  1 ,9 0 .—  L L .  [Nz.l

B E G N  IN S  (C. V aud, D . N y o n . V . D  G S). V ge où l ’on 
a trouvé des v estig es ga llo -h elvètes et un m ilitaire ro
m ain en 1811. A rm o ir ie s  : tiercé en fasce, au 1, d'argent 
à trois sapins arrachés au naturel, rangés en fasce, celui 
du m ilieu plus grand que les deux autres ; au 2, d ’azur à 
la gerbe d ’or, et au 3, d ’argent à trois pieds de v igne ar
rachés au naturel, rangés en fasce, celui du m ilieu  plus 
grand que les deux autres. A nciennes form es : B eg n in s  
1145; B ig n in s  1164 ;B in in s  1160 ; dérivé du gen tilice

B e n n iu s .  E n  1145, Guignes de B egnins donne au couvent 
de B on m on t le tiers des dîm es de B egnins.C ’est la pre

m ière m ention  du nom . D ès T ex 
tin ction  de la fam ille seigneuriale, au 
X I V e s., le v illage  fu t m orcelé. Les 
Favre succédèrent aux B egnins dans 
la possession  du château  du Mar
th  eray et de la m ajeure partie des 
droits seigneuriaux ; des parcelles 
devin ren t les fiefs de C ottens, de Men- 
th o n , de R ochefort, de Sarraux.
Après les F avre, le  château  du Mar- 
th eray  passa dans de nom breuses

m ains : au X V I I e s. les B adel, les Croll, les Cambia-
que ; la fam ille R igot, de G enève, possédait la  se i
gneurie à la R évo lu tion . B egnins est le lieu  de n a is
sance du doyen  Bridel. P o p u la tio n  : 1803, 507 hab. ; I860, 
747 ; 1910, 713. R egistres de naissances et de m ariages 
dès 1664, d ed écès dès 1710. —  Voir D H V .  [M. R.]  

B E G N I N S  ou B I G N I N S .  Le nom  de B egnins ou 
B ignins ayan t été porté par les Fabre ou Fabri, Séchai, 
M enthon, M estral, il est difficile de déterm iner à quelle  
fam ille appartenaient les nom breux m em bres du clergé 
de G enève a yan t porté ce nom  au x  X I V e et X V e s. —  
1 . P i e r r e  e t — 2. H u g u e s ,  chanoines v iv a n t en 1330.—
3. J e a n ,  clerc de G enève, v iv a n t en 1341. —  4. P i e r r e ,  
chanoine, v iv a n t en 1364. —  5. N i c o l a s ,  chanoine et 
prévôt, évêque élu de G enève en 1366. —  6. G u i g o n n e t ,  
chanoine, v iv a n t en 1387. —  7. J a q u e s ,  chanoine, v i
va n t en 1388.—  Voir G autier. —  Galiffe et G autier : A r 
m oria l. —  J . Mercier : Le chapitre de S t-P ierre . —  D H V .
—  Begeste genevo is .—  M D G . —  A rch. d ’É ta t G enève : 
Galiffe, m us. ; A nalyses des actes notariés. [M.-L. G.l

B E G N I N S ,  d e .  Fam ille noble, éte in te  vers le m ilieu  
du X I V e s. A rm o ir ie s  : palé de six  p ièces d ’or et d ’ar
gen t, au chevron de sable. —  1. P i e r r e ,  évêque de 
B elley  1374-1394. —  2. P i e r r e ,  chanoine de G enève  
1365, de L ausanne 1384, vicaire général de G enève 1391. 
Il est peu t-être  iden tiq u e à Pierre F avre, seigneur de 
B egnins, qui fu t chanoine de G enève puis évêque de 
R iez de 1411 à 1415. —  Voir R eym ond : D ig n ita ires de 
L a u sa n n e . —  M ontet : D ictionna ire  I. —  D H V .  [M. R.)

B É G O N .  Fam ille originaire de Guissac en L anguedoc  
reçue à la bourgeoisie gen evoise en 1704, aujourd’hui 
éte in te . A rm o ir ie s  : d ’azur au chevron d ’or accom pagné  
en ch ef de deux roses et en poin te d ’un lion , le to u t d ’or.
—  Voir Galiffe : N o t. gen. V , 233. [H. Da.] 

B É G O Z .  F am ille d ’A ubonne (Vaud) m entionnée
dès la fin du X I V e s. U ne ancienne  
form e du nom  est B ègue, qui, en v ieu x  
français, ind ique aussi la m ouette . 
A rm o ir ie s  : de sinopie au jars p as
san t d ’argent. —  1. C é s a r - B e n j a 
m i n  - C h a r l e s  - F r a n ç o i s ,  1757-1828, 
com m erçant et consul de Suisse à Gê
nes de 1799 à 1806. —  2. L o u i s ,  1763- 
,1827, m em bre du gouvernem ent h e lv é 
tiqu e. Il é tudia le  droit et é ta it a v o 
cat lors

que la  R évolu tion  vau- 
doise éc la ta  en 1798 ; il 
sou tin t le  m ou vem en t et 
fu t m em bre de l ’A ssem 
blée provisoire du P ays  
de Vaud dès le 24 ja n 
v ier. Il alla annoncer dans 
le V alais et à Bâle l ’adhé
sion du P ays de V aud à 
la C onstitution  h e lv é ti
que, négocia  différentes 
questions ép ineuses, c iv i
les et m ilitaires, avec  les 
représentants français en 
Suisse, à Berne et à A a
rau. Il se d istingua dans 
ces diverses circonstances 
et le  D irectoire exécu tif  
de la R épublique h e lv é ti
que le  pria de prendre en Louis Bégoz. D'après
avril 1798 la  direction du Au P e u p le  v a u d o is .
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Louis -Marc-François  Bégoz.  
D’ap. u ne  miniature  sur ivoire.

m inistère des R elations extérieures. Il lu t chargé 
aussi, proviso irem ent, du m inistère de la  guerre. Sa 
con d u ite  courageuse et p atr io tiq u e d ép lu t au célèbre 
com m issaire français R ap in ai qui l ’ob ligea à dém is
sionner, le 18 ju in  su iv a n t. Le D irectoire français dés
approuva son représentant en Suisse et B égoz fu t  de 
n ou veau  in v esti de ses fonction s le  27 du m êm e m ois.

Il fu t déchargé de la di
rection  du m inistère de la 
guerre le 15 décem bre  
1798, et resta  m in istre  
des R elation s extérieures  
ju sq u ’au 22 novem bre  
1801, époque où, à la  su ite  
d ’un coup d ’É ta t, les fé 
déralistes arrivèrent au 
pouvoir. Il fu t  choisi, le  
5 aoû t 1802, par le Sénat 
h elv étiq u e , pour faire par
tie  de la  C om m ission de 
con stitu tion  du Canton de 
V aud et, l ’h iver su iv a n t, 
participa, sans m andat 
officiel, au x  tra v a u x  de la  
C onsulta h elv étiq u e  à P a
ris. A près l ’organisation  
du canton  de Vaud en 
1803, B égoz se retira dans 
la v ie  privée et m ourut à 

L ausanne le 16 janvier 1827. Il se ra tta ch a it au parti 
u nitaire m odéré. —  3. L o u i s - M a r c - F r a n ç o i s ,  1785- 
1859, n eveu  du n° 2. A 16 ans, il entra au bata illon  de 
chasseurs h elvétiq u es et passa avec  lu i, en 1803, au 
serv ice de France. E n  1807, il fit la  cam pagne de P or
tugal com m e adjudant-m ajor et en 1812 la cam pagne de 
R ussie . A P olotzk , il eu t un  cheval tué sous lu i et parvin t 
à sauver le drapeau de son régim ent ; à la  B érésina, il 
p arvin t éga lem ent à sau ver le drapeau de son régim ent, 
m ais fu t b lessé. R entré en Suisse, il d ev in t juge au tr i
bunal d ’A ubonne. En février 1814, il rem plit avec  succès 
des m issions difficiles auprès du général français Ordon- 
neau à Saint-C ergue, et en ju in  auprès du ch ef des ar
m ées autrich iennes qui en vah issa ien t la  F rance par la 
vallée  du R hône. E n  1819, B égoz fu t nom m é instructeur  
ch ef des troupes vau d o ises, p oste  q u ’il conserva ju s
q u ’en 1844 où il d ev in t com m andant de la gendarm erie. 
Il a v a it été prom u en 1825 colonel de carabiniers. Bégoz 
a publié : S ouven irs  de cam pagne ; il a v a it  quatre frères 
au service de F rance : V i c t o r ,  cap ita ine au 4 e régim ent 
su isse ; C h a r l e s ,  adjudant-m ajor en 1808 dans la 
cam pagne d ’E spagne ; H e n r i  et F r é d é r i c .  —  4. I s a a c -  
H e n r i - L o u i s ,  1789-1842, fils du n° 1, officier en France, 
m ajor dans les troupes vau d oises, président du tribunal 
d ’A ubonne, m em bre de la  C onstituante vau d oise  de 
1830,„puis professeur de droit à Paris. [Eng. M.]

B É G U E L I N .  N om  de deux fam illes du Jura ber
nois, l ’une originaire de Courtelary, 
l ’autre de Tram elan A rm o ir ie s  de 
la  prem ière : écartelé, aux 1 et 4 d ’a
zur à une fleur de ly s d ’or ; au x  2 
et 3 d ’or à une b isse écorchée et con
tournée. La fam ille de C ourtelary est 
m entionnée dès la  prem ière m oitié  du 
X V e s. ; au siècle su iv a n t, elle possé
dait dans ce v illage  le fief ép iscopal de 
la W in terha lde , et la  m aison  où se t e 
n a ien t les assises d e là  Ju stice . E lle a c 

quit la bourgeoisie de B ienne au X V I I e s. ; au siècle su i
v a n t, un ram eau s ’é tab lit  à Berlin, e t d ’autres, au X I X e s., 
dans le canton  de N eu ch âtel, en France et en A m érique. 
A  citer parm i les B éguelin  de C ourtelary: —  1. J e h a n  
B i g a l i n ,  assista  à la  b a ta ille  de M orat avec le  con tin 
gen t de B ienne. —  2. H e n r i ,  délégué des m aires et 
d ép u tés de l ’Erguel auprès du prince-évêque de B âle  
1 5 8 6 ,  f  1597. —  3 .  J e h a n ,  n eveu  du n »  2 ,  m aire de Cour
te lary  de 1614 à sa m ort en 1617. —  4 . I m e r o n ,  1581- 
1658, n eveu  du n °  2, m aire de C ourtelary 1618-1658. —
5 .  D a v i d ,  notaire 14 avril 1662, exerça la m êm e charge 
de 1671 à sa m ort en 1706. —  6. P i e r r e ,  1672-1752, 
fils du n° 5, notaire 11 décem bre 1702, m aire de Cour

telary 1704-1744. D octeur en droit et a voca t à la Cour 
des p rinces-évêques de B âle, il fu t le principal artisan  de 
la chute du bailli P .-E . C hem ylleret en 1723, et tom ba  
plus tard en disgrâce pour avoir énergiquem ent d é 
fendu contre les em p iètem en ts du souverain  et contre le 
bailli M estrezat, les libertés du pays d ’E rguel (voir  
A S J  1916, p. 76). A uteur de : D isserla tio  ju r id ic a  de 
in terdicto  quorum  bonorum , 1696. —  7. D a v i d - L o u i s  
B é g u e l i n  d e  R e u c h e n e t t e ,  1738-1798, nota ire, cap i
ta ine  au service de P russe, m ajor des m ilices de 
l ’E rguel, il essaya sans succès d ’introduire à C ourte
lary la  fabrication  des draps et de l ’horlogerie de gros 
vo lu m e ; m aire de C ourtelary 1770-1787. Il rem it p assa
gèrem ent en va leu r le fief de la R eu ch en ette  où il offrit 
l ’h osp ita lité  au d éb u t de la  R évo lu tion  française à de 
n om breux réfugiés, entre autres au baron de T o tt . Sans 
faire partie de la régence d ’E rguel, il fu t, à ce tte  épo
que, un conseiller jud ic ieu x  et désintéressé des princes 
de R oggenbach  et de N eveu  retirés à C onstance. Il p u 
b lia  une R ela tio n  de la  
tournée de S .  A .  F rédéric, 
évêque de B â le ... p o u r  re
cevoir l ’hom m age de ses s u 
je ts  clans u n e  p a rtie  de son  
em pire, 1777, et diverses  
brochures p o litiq u es en 
1 7 9 2 -1 7 9 3 .—  8. N i c o l a s  
B E G U E L I N  DE L lC H T E R -  
f e l d e ,  1714-1789, fils du 
n° 6. D octeu r en droit et 
av o ca t, il s ’exp atria  à la  
su ite  des troubles de l ’E r
guel sous le bailli M estre
zat. A près un sta g e  jurid i
que à W etzlar, su iv i d ’un  
stage  d ip lom atique à 
D resde où l ’a v a it attiré  son 
am i E m er d e V a tte l, il ac
cepta  de Frédéric II le p os
te  de précepteur du prince  
h éritier Frédéric-G uillau- 
m e, enseigna les m ath ém a
tiqu es au Collège Joach im , 
fu t élu en 1747 à l ’A cadém ie des sciences de B erlin et 
m ourut directeur de la  classe de ph ilosoph ie. D ans cette  
classe et dans celle des m ath ém atiq u es, il a p résenté un  
grand nom bre de m ém oires sur les su jets les plus variés. 
B ien en cour p en d an t lon gtem p s, de quoi tém oign e la 
n om in ation  de son frère cadet P i e r r e ,  1726-1757, à la 
charge de précepteur du prince H enri de Prusse, il en 
courut dans la su ite  une disgrâce com p lète. Frédéric- 
G uillaum e II t in t  à réparer cette  in ju stice  en lu i confé
rant la  nob lesse, le 20 novem bre 1786, et en lu i fa isant 
don de la  seigneurie de L ich ter fe ld e .—  V oir F orm ey : 
M ém oires de l ’A ca d ém ie  des sciences de B e rlin ,  44 , p . 41. 
—  F .-K .-G . H irsching: H isto r .-lit. H an d b u ch  berühm ter. . 
P ersonen  i n  dem  18. Ja h rh ., p . 186. —  M eusel : L exicon  
d. v. J .  1750-1800 verstorbenen teutschen Schriftste ller 
I, 270. —  Ch. B artholm ess : H ist, ph ilo soph ique de 
l ’A ca d ém ie  de P russe  I, 1. —  F . P apillon  : H is t, de la  
ph ilo soph ie  m oderne  I, 282. —  A d. Harnaclc : Gesch. 
der... A k a d e m ie ... zu  B e r lin  I, 427. —  E . D u m ont : 
N ico las de B ég u e lin . —  9. H e n r i ,  1765-1818, fils du 
n» 8, conseiller honoraire de la  v ille  de B ienne, financier  
et d ip lom ate, fam ilier de H ardenberg q u ’il accom pagna  
au Congrès de V ienne. A  la fin de sa v ie , il fu t chargé de 
la d irection  du D ép artem en t des affaires de N euchâtel 
et reçut, en 1815 et 1816, la bourgeoisie d ’honneur de 
cette  v ille  et celle de V alangin . Il en tretin t à  cette  ép o
que une correspondance avec  le  doyen  Morel au su jet 
de la situ a tion  de l ’ancien évêch é de B âle, et une autre  
avec le  procureur-général de R ougem ont à propos de 
celle de N eu ch âtel. Ses m ém oires ont été pub liés par 
A d. E rnst. On lu i doit diverses études d ’économ ie p o li
tique, dont la  principale est in titu lée  : H istorisch-  
kritische  D arste llung  der A ccise- u n d  Z o llverfa ssu n g  in  
den p reu ss . S taa ten , 1797. —  Voir A d. E rnst : D e n k 
w ü rd ig ke iten  von H e in r ich  u n d  A m a lie  von B ég u e lin  au  
den Ja h ren  1807-1813. —  von  D itfu rth  : Z u r  Gesch. der 
kö n ig lich  p reu ss . O berrechnungskam m er, p . 97, 136. —

N ico las  de B ég u e l in .  
D ’après un portrait  à l ’hui le  

de Grati" (Musée Hohen zo l lern  
â Berl in;.
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A. P irk  : A u s  der Z e it der N o th  1806 bis 1815. —  10. 
E d o u a r d , * 1869, professeur de droit à l ’A cadém ie, puis 
à l ’U n iversité  de N eu ch âtel 1894, recteur 1913-1915, 
m embre de la Cour de cassation  pénale dès 1895. —  
Voir sur la fam ille : L L .  [L. S.]

B É G U  IN.  N om  de fam ille  répandu dans les cantons  
de N euchâtel, G enève et V aud.

A. C a n t o n  d e  N e u c h â t e l .  F am ille de R ochefort, 
connue dès le début du X V e s. U n  
ram eau s ’est fixé à B oudevilliers à la  
fin du X V I 0 s. A rm o ir ie s  : d ’or à une  
barre d ’azur chargée de trois roses de 
gueu les et accom pagnée de deux lions 
au naturel. —  1. J e a n ,  m aire de R o
chefort 1 4 6 2 .—  2. D a v i d ,  lieu ten a n t  
de R ochefort 1593-1613. —  3. A u 
g u s t e ,  * 11 m ai 1840 à La Chaux- 
de-F on d s, s ’é ta b lit  vers 1865 à N eu 
châtel. M embre du Conseil général

de cette  v ille  1883-1906 ; président de la  C om m ission  
de l ’É cole d ’horlogerie 1 8 8 2 -1 9 0 7 . t  19 décem bre  
1910 à N eu ch âtel. —  4. J e a n , arch itecte , * 13 dé
cem bre 1866 à B ou devilliers, é tu d ia  à S tu ttg a rt et 
à Paris. Il s ’étab lit  dans son v illage  d ’abord, puis à 
N eu ch âtel où il contribua à la construction  de n om 
breux édifices can tonau x, f  7 février 1918 à N eu ch âtel.
—  5. E r n e s t , * 8 février 1879 à N eu ch âtel, fils du 
n° 3, avocat, président du tribunal du d istrict de 
N euchâtel 1905-1908, procureur-général 1908-1918, 
conseiller d ’É ta t dès 1918 (président de ce Corps 1921), 
conseiller aux É ta ts  dès 1921. Il app artin t en outre  
au Conseil général de N eu ch âtel de 1909 à 1918, pré
sident 1913-1914, et fu t d éputé au Grand Conseil de 
1907 à 1918. IL. M.]

B. C a n t o n  d e  G e n è v e .  Plusieurs fam illes de ce nom  
s ’établirent à G enève, originaires de S avoie et de 
France. A ppartient aux prem ières : F r a n ç o i s ,  du Con
seil des D eux-C ents en 1535, prem ier secrétaire du 
Consistoire 1541, syn d ic en 1547. Il fu t accusé par la 
su ite  d ’avoir des rapports avec  les condam nés e t  q u itta  
Genève en 1556. A u x  autres se ra ttache : J e a n ,  d ’Or
léans, du Conseil des D eux-C ents en 1563. —  Voir 
Arch. d ’É ta t G enève : Mus. G aliffe. —  G autier II I  et IV .
—  R oget (nm s. à la  Soc. d ’h is t . de G enève). [C. R.]

C. C a n t o n  d e  V a u d .  ' A l f r e d ,  d essinateur et ca
ricaturiste, * à S a in t-L égier le 1er janvier 1834, 
t  1906, élève de Charles G leyre e t  des B eaux-A rts de 
Paris. Il a décoré de scènes cham pêtres et d ’ép isodes de 
la vie rurale les m urs extérieurs de plusieurs m aisons 
de Saint-L égier. —  V oir S K L .  [B.]

B É G U I N E S .  Au X I I I e s., ce q u ’on appelle bégu i
nes, sont des fem m es v iv a n t dans le m onde, fa isant  
profession de continence et form ant des associations  
m i-religieuses, m i-la ïques. Malgré de nom breux travau x, 
leurs origines, q u ’il fa u t chercher dans le dernier quart 
du X I I e s., restent encore obscures. Les uns (K urth) 
voien t la naissance de ce m ouvem en t à L iège, les autres 
(Greven), à N ivelles. Il s ’est, il est vrai, accentué à N iv e l
les ; m ais il est contem porain  ailleurs. C’est un  m ouve
m ent général, spon tan é, provoqué par la p iété  popu
laire et répondant à la  s itu ation  économ ique des villes  
où surabondait l ’élém ent fém in in  et où se trouvait un 
grand nom bre de jeunes filles qui n ’éta ien t pas en état  
d’entrer au couvent.

Pour l ’É glise, ces fem m es p ieuses é ta ien t des virg ines  
continentes. B éguines est un nom  populaire ; actu elle
m ent encore on n ’a pas réussi à expliquer de façon  cer
taine l ’origine de ce sobriquet. D ans les p ays allem ands, 
on les nom m ait : Schw estern, arm e Schw estern, w illige  
A rm en , arm e K in d er , F eld n o n n en , W aldschw estern  (ce 
nom sem ble avoir été particu lier à la  Suisse). Parfois, 
on les désignait par la  couleur de leur hab it.

En général, elles v iv a ien t par groupes (en Suisse de 
2 à 20 personnes), la v ie  étan t plus facile et plus agréa
ble. Leurs m aisons é ta ien t des béguinages ; dans les 
pays allem ands : E in u n g e n , K la u sen , S a m m u n g e n ,  etc. 
Souvent aussi, ces m aisons p ortaien t le nom  de leur  
fondateur ou de la m aîtresse du groupem ent. B on  n om 
bre avaien t une organisation (règle, sta tu ts) p articu 
lière.

Q uelques traits essentiels de la condition  des b égu i
nes : Libres de q u itter  à leur gré la  com m unauté, elles 
fa isa ien t le v œ u  de ch asteté  perpétuel ou tem poraire et, 
pour la durée de la v ie  com m une, prom etta ien t obéis
sance à leur m aîtresse . Cette prom esse n ’ava it toutefo is  
pas le caractère d ’un v œ u . Pour subven ir à leur en tre
tien —  s ’il n ’ex ista it  pas une fondation  pour les faire 
vivre —  elles travailla ien t, filaient, so ign aien t les m a
lades. S ou ven t elles m en dia ien t, a llan t parfois de v ille  
en v ille  recueillir des aum ônes. Leur costum e ne diffé
rait pas beaucoup du costu m e la ïque. E lles éta ien t 
soum ises à la d irection sp irituelle d ’un curé ou d ’un  
relig ieux. D ès la fin du X I I I e s. elles s ’affilièrent aux  
ordres m endiants et nom breuses furent celles qui p as
sèrent au x  Tiers-ordres ou en ad op tèren t la  règle.

L 'h istoire des béguines est m alaisée à su ivre. Ce qui 
l ’em brouille, c ’est le m anque de docum ents ; c ’est que 
l ’étiq u e tte  qui est ap 
pliquée à ces groupe
m ents n ’en défin it pas 
toujours très ex a c te 
m en t la com position  et 
les ten dan ces ; c ’est aussi 
la d ifficulté de distinguer  
dans ce m ouvem en t —  
où l ’hérésie pénétra de 
très bonne heure qt fu t  
à m aintes reprises con
dam née —  les béguines  
orthodoxes des béguines 
hétérodoxes. A insi à 
Fribourg, les béguines  
du L ib re  E sp r it  n ’ont 
aucun rapport avec la 
secte du m êm e nom .

A u début du X V e s., 
il y  eu t une crise très 
grave due à l ’h ostilité  
générale contre les b é
guines sans d istin ction  
et à l ’im m oralité qui 
régnait dans certaines  
com m unautés. Les au 
torités civ iles in terv in - Beguine,
rent. Q uantité de m ai- D'après une gravure sur bois, 
sons som brèrent. Il su f
fit de rappeler les événem ents de B âle, les m esures 
prises par les v illes de Fribourg et Berne. En 1431, E u 
gène IV  dut intervenir en faveur des béguines in ju ste 
m ent persécutées, ce qui lui va lu t l ’ind ignation  de 
F élix  H em m erlin  de Zurich. Presque tou s les bégui
nages disparurent au cours du X V I e s.

Il est im possib le d ’énum érer ici to u tes les m aisons 
qui ex istèrent en Suisse au m oyen  âge. Il y  en eut dans 
presque to u s Tes cantons. Les plus nom breuses furent 
en Suisse allem ande. Les étab lissem ents les plus im por
tants furent ceux de B âle, Fribourg, Berne et Zurich. 
A  G enève, l ’a ttitu d e  du Conseil paraît avoir em pêché  
les béguines de s ’étab lir d ’une façon  durable. (R eg. 
Conseil V). A N eu ch âtel et dans le P ays de V aud, on 
n ’en a pas ju sq u ’ici trouvé traces. Voir art. H é r é s i e s .

Sur les béguines en général : Joseph  Greven : D ie  
A n fä n g e  der B eg inen , M ünster 1912 ; la réponse de
G. K urth, dans B u lle tin  de l'A ca d ém ie  royale de B e l
gique, 1913 ; la réplique de G reven, dans H is t. Ja h rb . 35
(1914). —  K arl B ücher : D ie F rauen frage im  M itte l
alter, 2 e éd., T übingen  1910.

Sur les béguines en Suisse, le seul travail à citer est : 
P Gabriel Meier : D ie B eg in en  der Schw eiz, Z S K ,  9
(1915), où est donnée une bonne b ib liographie de cette  
question . On p eu t y  ajouter : H . Türler : B e rn ;  B ilder  
aus V ergangenheit u n d  Gegenwart. —  Les pén itentes  
de Sainte-M arie-M adeleine m entionnées par le P . Meier 
n ’ont aucun rapport avec  les béguines. [L. K.]

B É H A - C A S T A G N O L A ,  G I O V A N N I ,  de Lugano,
* 1871, pein tre, étudia  à l ’A cadém ie de H anau et à 
L ugano. D ès 1891, il exposa  en Suisse et à l ’étranger. —■ 
Voir S K L .  —  P S  1918. [C. T.]

B E H A G E L ,  O T T O ,  germ aniste, * 1854 à K arls
ruhe, étu d ia  à H eidelberg et G ôttingue, professeur
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extraordinaire 1882 et ordinaire de 1883 à 1888 à 
B ale. [C. Ro.J

B E H A I M  ou B E H E M .  F am ille sa in t-ga llo ise. Voir 
B œ h m .

B E H N -  E S C H E N B U R G ,  H A N S ,  * 10 janvier  
1864 à Z urich, d irecteur général de la  fabrique de 
m achines d ’Œ rlikon dès 1913. B ourgeois d ’Œ rlikon  
en 1908. [F. B.j

B E I N H E I M ,  H e i n r i c h  v o n ,  chroniqueur bâlois 
du X V e s., fils naturel du baron H einrich  v o n  F leck en 
ste in , porta le nom  de son v illage  n a ta l, B einheim . Il 
n a q u it à la fin du X I V e s., é tu d ia  à V ienne et à. H eid el
berg, d ev in t licencié en droit canon, 1428, et official do. 
l ’évêque de B âle, Johann  von  F leclcenstein . Secrétaire  
du concile 1431, a v o ca t et a vocat conseil de B âle dès

S ta l l e s  d u  X V Ic  s ièc le  d a n s  l ’ég l i s e  de  B e in w i l .

1436, bourgeois de cette  v ille  1437, d ip lom ate habile et 
à p lusieurs reprises dép u té du Conseil. Il est l ’auteur  
d ’une chronique des évêques de B âle de 1365 à 1458, et 
d ’une chronique de B âle de 1444 à 1452. —  Voir B a s. C. 
V, 329. [C. Ro.]

B E I N W I L  (C. Argo v ie , D . Muri. V . D G S ) .  V ge et 
com . com prenant aussi W iggw il, Brunnw il, W intersw il, 
W alensw il et le château  de H orben. D ans les A cta  
M u re n s ia  (vers 1064 et plus tard) sont cités B r u n n - 
w ile, W ecwile  et W icw ilare , W alasw ile , W a lisw ile  et 
W alenw ilare  ; B ein w ile  1239, B a in w ila re  1242. Tous ces 
nom s de loca lités d érivent de nom s de personnes : 
m étairie de B ru n o , de W igo  ou W ig ilo . de W alah , de 
W in ith a r ì , de B aio . —  A rm o irie s  : d ’azur au tilleu l de 
sinop ie ; Vécu est surm onté d ’un chapeau de la liberté. 
Au m ilieu  du X I 0 s., le cou ven t de Muri possédait des 
biens dans quelques-uns de ces v illages. Le 20 janvier  
1239, l ’évêque de C onstance confirm a au cou ven t de 
Cappel la donation  fa ite  par le chevalier H artm ann  
de V isel, de propriétés à B einw il et du droit de p atro
nage de l ’église du lieu . Ce droit, ainsi que l ’église, p as
sèrent à l ’évêque de C onstance en 1242, m ais revinrent 
à Cappel en 1269 et restèrent en possession du cou ven t  
ju sq u ’à sa suppression en 1527. La h au te ju stice  ainsi 
que les droits de souvera ineté sur ce qui fu t appelé plus

tard le F reiam t, ap p artenaien t au x  H absbourg, a u x 
quels succédèrent, dès 1415, les cantons su isses. Après 
la  suppression du cou ven t de Cappel en 1527, ses droits 
sur B einw il p assèrent à Zurich, puis au x  H olderm eier  
de L ucerne, et, en 1614, au cou ven t de Muri. E n  1798, 
la jurid iction  de Muri prit fin et le cou ven t ayan t été 
supprim é en 1841, ses b iens p assèrent au canton  qui 
régla la  question  des revenus dans les com m unes in té 
ressées. Ce fu t aussi le cas pour B einw il. Le prem ier curé 
de B einw il aurait été au X I I 0 s. un certain  Burchar- 
dus, de L an gen m att près Muri. Il d ev in t le  centre d ’une 
série de légendes, et l ’église de B einw il avec le tom beau  
de B urkhart d ev in t un  lieu  de pèlerinage très fré
qu en té. Au com m encem ent du X V I e s ., une querelle  
de longue durée écla ta  entre B einw il et l ’abbé de Cappel 
à propos des offrandes et des dons proven an t de la  
chapelle de sa in t Burkhart. La d iète s ’en occupa en 
1504, 1506 et 1517. Lors de la R éform ation , les Bernois 
p illèrent et saccagèrent quelques églises du F reiam t, 
entre autres celle de B einw il, lors de leur passage après 
la bata ille  de Cappel en 1531. Les catholiques v ic to 
rieux les obligèrent à payer un dédom m agem ent de 
3000 couronnes, dont B einw il reçut pour sa part 300 11. 
La chapelle de sa in t B urkhart, avec  son chœ ur orné 
de sta lles goth iq u es, est év id em m en t l ’église prim itive  
autour de laquelle  fu t constru ite  une église plus grande. 
C ette dernière fu t reconstru ite en 1567. 1619-1621, 
1796-1798. En 1803, B einw il d ev in t une com m une  
politiq u e du nou veau  canton  d ’A rgovie, avec  cinq com 
m unes civ iles qui ne furent réunies que le 24 mai 1899. 
R egistres de paroisse dès 1773. —  V oir U Z . —  R eges
ten von K a p p e l. —  A S  I, II . —  A rch. d ’E ta t A arau. —  
Gfr. 39, p . 81 et su iv . —  A rg o v ia  26, 92. — A I I S  
1915, p. 57. —  K iem  : Gesch. der B e n e d ic tin e r -A ltei 
M u ri-G rie s .  —  H u b er: Z ü g e  aus dem L eben ...des sel. 
P riesters B u rkh a rd u s . [P la c id  B ü t l e r .]

B E I N W I L  (C. Soleure, D . T hierstein . V . D G S ).  
C ouvent de b énéd ictins fondé au com m encem ent du 
X I I e s. par N otker von  Pfeffingen, U delhard von  S au 
gern (Soyères), Bourcard de F en is, évêque de B âle, et 
U lrich von  É gisheim . D ès sa fond ation , il reçut des 
biens im portants, entre autres le v illage  actu el de 
B einw il, et des droits sur les localités vo isin es. Il fut 
pillé à p lusieurs reprises : le 31 octobre 1445 par P e 
ter von  M orsburg, le 26 n o v . 1491, le 13 m ars 1499, 
et en 1525 par les paysans sou levés. Il fu t abandonné  
en 1527 et le dom aine géré dès lors, ju sq u ’en 1633, par 
un ad m in istrateu r délégué par Soleure. U n gym nase  
su b sista  cependant et une école populaire fut in stitu ée  
en 1555. En 1589 Soleure fit ven ir des m oines d ’Ein- 
siedeln  et en 1622 de R heinau . Le 15 août 1633 
F in tan  K ieffer d ev in t le v in gtièm e abbé du cou ven t, 
qui fu t transféré en 1648 à M ariastein. Ce couvent, 
délégua à B einw il deux de ses pères, l ’un com m e ad 
m in istrateu r et l ’autre com m e curé. L ’avouerie avait 
passé de la fam ille de S oyères au x  com tes de Thier- 
stein , et, à l ’ex tin ction  de ceux-ci, à la v ille  de So
leure en 1519; celle-ci a v a it déjà acquis en 1427 les 
droits de haute ju stice  sur O berbeinw il. —  Voir P . 
W . Beerli : D as alte B e in w il,  dans B a sler N achrichten  
9 février 1921. —  Geschichte der A b te i B e in w il, Rau- 
racis 1831. —  Q uiquerez dans A I I V B  V. —  E . F . 
v . M ülinen: H elvetia  sacra. [F. E.]

B E I N W I L ,  von.  F am ille originaire du v illage  de 
B einw il sur le  lac de H allw il (L u 
cerne). —  1. J o h a n n , bourgeois de 
Sursee 1298 et 1320. —  2. P e t e r , 
son frère, relig ieux du chapitre de 
chanoines de B erom ünster, t  en 1331; 
il est peu t-être id en tiq u e à P e t e r , 
curé de B irm enstorf et chapelain  à 
Sursee en 1329. —  3. U l r i c h , am 
m anii de W illisau 1323, avoyer  1330. 
—  4. E l i s a b e t h , éta it prieure du 

cou ven t de fem m es de N euenkirch en 1317. —  5. P e 
t e r , du Grand Conseil de Lucerne en 1455. —  Voir 
Gfr. e t U rku n d en  von B erom ünster. [ P . - X .  W .]

B E I N W I L  A M  S E E  (C. A rgovie, D . K ulm . V. 
D G S ).  Com. p o litique A nciennes form es: 1036 B e in 
wile; 1045 P ein u w ila re  ; 1153 B ein w ila re  ; 1173 P ein-
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w ile. —  A rm o irie s : d ’argent à un  canot du m êm e  
chargé de deux ram eurs sur un lac d ’azur. J u sq u ’au 
XIV« s., les droits de ju stice , appartinrent au x  se i
gneurs de B einw il, et après leur ex tin ctio n  au x  T ruch
sess de W olhusen ; en 1415 à Berne (haut bailliage de 

L enzburg). En 1269 Berom ünster  
acqu it le droit de patronage de l ’é- 
vêq u e Eberhard de C onstance en 
échange du droit de co llation  à Ror- 
bas. B einw il ressortissait à la  p a
roisse de Pfäffikon ; en 1528, après 
l ’in troduction  de la  R éform e, il fu t  
incorporé à G ontenschw il, une an 
nexe de Pfäffikon, et, en 1529, à 
la  n ou velle  paroisse de R einach . On 
d ém olit la chapelle de B einw il dans 

les années 1840. Il n ’est p lus possib le de déterm iner  
avec certitude l ’em placem ent du château . —  Voir U. 
B e r . —  A rq o v ia  X X V I et X X V I I . —  Merz : B u rg a n la 
gen. —  A H S  1905. [O.-MJ

B E L ,  B E L L I .  F am ille originaire de Loisin (Gha- 
blais), qui d ev in t gen evoise par J a q u e m i n , m archand, 
bourgeois en 1477. Celui-ci fu t du Conseil des Cinquante 
en 1508 ; f  avant 1526. —  Son fils J a q u e s , du Conseil 
des D eux-C ents en 1527 fu t jugé en 1538 pour avoir  
trahi G enève. —  Voir Galiffe et G autier : A rm o ria l. —  
A rch. d ’E ta t G enève : P . C., n ° 320 ; A nalyses des 
actes notariés. [M. L. G.]

B E L .  F am ille de Payerne, m entionnée pour la pre
m ière fois en 1590. —  1. P i e r r e ,  ingénieur et to p o 
graphe, * à Payerne en 1742, f  en 1813. Inspecteur  
de la route de Lignières (V aud) à R olle, il a dressé 
en 1783 une im portante carte de la route de Berne 
à G enève avec ind ication  des d istan ces, et en 1787 
une autre carte de la route de Berne à Zurich et 
à Zurzach, les deux avec  V indication des pierres m il- 
liaires. —  S K L .  — [M. R.J —  2. P h i l i p p e ,  receveur  
1803, secrétaire m unicipal puis synd ic de P averne 1832-
1839. [D.]

B E L A  v o n  T H U N ,  h ab itan te  de la v ille  de Berne, 
appelée aussi von B u rg d o r f  et Scha p p e ler in , fit don en 
1326 au chapelain  de l ’Ordre teu ton iq u e, U lrich  Bröwo, 
de sa m aison  sise dans la Junkerngasse (n° 49), afin  
q u ’il l ’u tilisâ t pour le sa lu t de son âm e. Bröwo y  fonda  
alors en 1331 une congrégation  de sœ urs, appelées les 
religieuses du B röw enhaus ou les religieuses b lan
ches, qui se vouèrent au soin  des m alades. La congré
gation  fut d issoute en 1562 par la m ort de la dernière 
sœ ur. —  Voir S B B  I, 561. —  F B B  V , V I. —  Türler : 
Bern; B ild er , 39. —  B T  I, 1892. [H. T.]

BEI— A I R  (C. V aud, D . et Com. Lausanne. V . D G S ). 
Cam pagne près de C heseaux où l ’archéologue Fréd. 
T royon trouva en 1838 le  célèbre cim etière gallo-hel- 
v ète  et burgonde con ten ant plus de 300 tom b es, sur 
lesquelles il publia  d ’im portantes n otices en 1841 et 
1856. _—  V oir T royon : D escrip tion  des tom beaux de 
B el-A ir . —  Le m êm e : M o n u m en ts  de l 'a n tiq u ité  bar
bare. —  D H V .  [M. R.]

B E L A R T .  Fam ill#  argovienne de Brugg. —  1. 
J a k o b , * 1734, f  1817, de Brugg, fut m ajor d ’un 
bataillon argovien sous le gouvernem ent bernois, 
nommé en 1798 in sp ecteu r des m ilices d ’Argo vie  
par le D irectoire h e lv étiq u e . —  Voir A S H R  III , 
242. —  S. H euberger : D ie R evo lu tion  i n  B ru g g , dans 
ßrugger N e u ja h rs  blatter 1898. —  2. J u l i u s , 1842-1890, 
pasteur à Brugg, 1842-1890; il d esservit aussi l ’asile  
d’aliénés de K önigsfelden . —  Voir T R G  1891. —  B rug-  
ger N eu ja h rs blatter 1891. —  Schw eizerisches Protestan
tenblatt 13, 1. [E -E . F.]

B E L È M E ,  de .  Fam ille originaire de N orm andie, 
établie au X I V e s. à Lausanne ou olle a donné des 
com m erçants im portants et des ecclésiastiques, en
tre autres G u y , chanoine de L ausanne 1315, f  28 
janvier 1327. —  Voir R eym on d  : D ig n ita ires de L a u 
sanne, p .  269. [M. R.]

B E L F A U X  (all. G u m s c h e n ) (C. Fribourg, D . Sa
lin e. V . D G S ). Coin, et paroisse m entionnée pour la 
première fois en 1137. A nciennes form es: B elfag i, 
Gumschen, G um eschon  1283, B ellfozen  1299, Bellfoz, 
Bolfo. A rm o ir ie s  : d ’or à la biche de sable posée sur

un m ont à trois coupeaux de sinop ie, une croix pattée  
de gueu les en ch ef à senestre. La paroisse com prend  

les v illages de B elfau x , A utafond, 
Chésopelloz, C orm inbœ uf, L ossy-For- 
m angueires, La Corbaz, Cutterw il, 
Corm agens. L ’église, dédiée à Saint- 
É tien n e, fu t réduite en cendres en
tre 1470-1474, et un crucifix de bois, 
échappé au désastre, d ev in t un objet 
de d évotion  et de pèlerinage. L ’église 
actu elle  a été consacrée en 1865. B e l
faux  fu t le quartier général du gén é
ral D ufour lors du Sonderbund. C’est 

là q u ’il reçut la soum ission de Fribourg. R egistres 
des naissances dès 1749, des m ariages dès 1663, des 
décès dès 1 8 0 1 .—  Voir K uenlin  : D iet, d u  canton de 
F rib o u rg . —  D ellion  : D iet, des paroisses. [ D u b e y . ]  

B E L F O R T  (C. Grisons, D . A lbula, Cercle B elfort,

R u in e s  du  c h â t e a u  de  B e l fo r t .  D’a p r è s  u n e  p h o to g r a p h ie .

Com. Brienz. V. D G S ).  R uine de château  à la lim ite des 
anciennes dem i-juridictions d 'Ausser- et Inner-B elforl. 
La date de sa construction  est inconnue. Ce château fu t  
le siège des prem ières générations d'une branche des 
barons de V az. A  l ’ex tin ctio n  de la fam ille, il passa  
avec la jurid iction  du m êm e nom  au x  com tes de Tog- 
genbourg, puis en différentes m ains, et en 1477 à Sigis- 
m ond d ’A utriche. Sous Frédéric V II de Toggenbourg, 
l ’adm in istration  de la  jurid iction  de B elfort a v a it été 
rem ise en 1428 aux B eeli, de D avos, qui h ab itèrent le 
château  en qualité de baillis ju sq u ’à sa destruction  
par les gens des L igues pendant la guerre de Souabe 
en 1499. Le dernier bailli fu t N icolaus B eeli, 1471- 
1499. 1 A. M o o s e r . J

B E L F O R T  ( H A U T E  J U R I D I C T I O N ) .  E lle se 
com posait d ’Inner-Belfort avec les com m unes d ’Al- 
vaneu , Sch m itten  et W iesen, et d ’A usser-B elfort avec  
Lenz, Brienz et V azerol, Stirava. Par la loi du 1er avril 
1851 sur la d iv ision  du canton en districts et cercles, la 

jurid iction  de B elfort, m oins W iesen, devin t le cercle 
du m êm e nom , troisièm e du d istrict d ’A lbula ; W iesen  
p assa au d istrict de Bergün. —  Inner-B elfort éta it  
peut-être à l ’origine une seigneurie relevant d ’un 
ancien château  près d ’A lvaneu  ; à ce m om en t, les
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trois com m unes d ’A lvân eu , S ch m itten  et W iesen  
éta ien t groupées en une paroisse et une union  
forestière. A  la  fin du m oyen  âge, B elfort ne form ait 
q u ’une ju r id iction . L a séparation  d u t être causée par 
l ’im m igration  des W alser de D avos dans Inner- 
B elfort ; se lon  un  acte  du 5 février 1438 au x  arch. 
d ’A lvan eu , R odolphe de M ontfort et H einrich  von  
Sax-M isox reconnurent au x  W alser, étab lis depuis le 
château  de B elfort à D avos, les m êm es droits que le 
com te H ugo de W erdenberg a v a it accordés à ceu x  de 
D avos par la charte de 1289. Les con flits des W alser  
a v ec  leurs seigneurs é ta ien t jugés à D avos, tan d is que  
les procès qui n a issa ien t entre eu x  é ta ien t du ressort 
des anciennes jurid iction s. P eu  à peu , tous les h ab itan ts  
d ’Inner-B elfort furent m is au bén éfice des m êm es fran
ch ises. Inner-B elfort se racheta  en 1448 de l ’im pôt 
annuel de 14 livres, dernier reste de l ’an cienne su jétion . 
E n  1471, les d eu x  jurid iction s de B elfort, ainsi que 
celles de K losters, D avos, Churwalden, S t. P eter  et 
L angw ies p assèrent à l ’A utriche. Inner-B elfort ten ta  
au m ilieu et à la  fin du X V I e s ., ainsi q u ’en 1608, d ’avoir  
son am m ann et sa propre ju r id iction . L ’affaire fut 
portée d evan t le  trib un al de D avos. Le ju gem en t, du 
3 m ai 1613, reconnut aux W alser les droits que leur  
conférait l ’a cte  de 1438, m ais ne se prononça pas sur la  
lég itim ité  d ’une jurid iction  in d ép en dan te . Le 27 ju in  
1614 fu t rendu à M aienfeld un  ju gem en t sur un  conflit 
entre le bailli autrich ien  Görg A ltm annshausen  et les 
trois jurid iction s de D avos, Inner-B elfort et Langw ies. 
L es h ab itan ts de ces dernières se p la ign aien t entre  
autres que l ’A u triche eût com m encé à les qualifier de 
su jets q u oiqu ’ils fussent libres, dans un  E ta t  libre. Le 
ju gem en t reconnut les préten tions des trois jur id ic
tio n s ; il con stitu e  ainsi la  reconnaissance d éfin itive  de 
la jurid iction  d ’Inner-B elfort et sa séparation  d ’avec  
A usser-B elfort. T ou te  la popu lation  d ’Inner-B elfort 
fu t ainsi m ise sur le  m êm e pied que les W alser de 
D avos ou L angw ies.

A usser-B elfort dépen d ait à l ’origine du château  de 
B elfort. Il é ta it peuplé de su jets de l ’évêque dépen
d an t du tribunal de G reifenstein  à Ober L enz, V azerol, 
B rienz, Surava. L ’évêque de Coire p erceva it sur 
eux des cens fonciers, la  dîm e et les im p ôts ; il éta it 
représenté par un  fonctionnaire à la  tour près de Brienz. 
E n 1537, les su jets de l ’évêque à A usser-B elfort ainsi 
que les su jets de G reifenstein  (à B ergün, F ilisur, L atsch, 
Stuls) ach etèren t le  château  de G reifenstein  avec  les 
revenus et les droits afférents pour 2300 fi. E n  1593, 
Lenz et V azerol se rachetèrent aussi des charges épis- 
copales pour 810 fi. A l ’in star des W alser d ’Inner- 
B elfort, les h ab itan ts d ’A usser-B elfort cherchèrent à 
form er une jurid iction  au ton om e pour se libérer de leur  
dépendance de G reifenstein  et su rtou t de la  jurid iction  
crim inelle autrich ienne, alors en m ains du bailli de 
C astels. L ’A utriche n ’adm it pas leurs préten tions et un 
tribunal arbitral in stitu é  à cet e lïe t par les II I  Ligues 
en 1594 reconnut les droits de l ’A utriche et régla les 
com pétences du tribunal ex ista n t. La liberté person
nelle des su jets de l ’évêque fu t form ellem ent reconnue. 
Les X  jurid iction s se rachetèrent en 1652 de l ’A utriche, 
pour 21 500 fi. U n tribunal c iv il fu t alors in stitu é  à 
A usser-B elfort, com posé d ’un am m ann et de sept juges, 
tand is que celui d ’Innev-Belfort com p ta it douze juges. 
U ne seule Cour crim inelle jugea it les causes de to u t  le 
pays de B elfort. —  Voir C. M uoth : A e m te r  bûcher, 
p. 116-117. —  P.-C . P lan ta  : D ie currcitischen H err
scha ften , p . 466-467. —  F . Sprecher : R hätische C hronik, 
p . 290 et 326. —  A m tlic h e  G esetzessam m lung des K t. 
G raubünden  I, p. 40. —  W agner und Salis : R echts
quellen des K t. G raubünden  X , G. B ., p. 27 . —  R egestes 
des com m unes de Lenz, A lvan eu , e t c .—  P . Lorenz : 
Z u r  Geschichte des H ochgerichtes G reifenstein, p . 84. —- 
Voir aussi le L a n d b u ch  de 1791' (aux archives du trib u 
nal de B elfort). [L. Joos ]

B E L I .  Fam ille . V oir B e e l i .
B E L J A Q U E T ,  L o u is , bourgeois de G enève, m aître  

principal au Collège de R ive 1518-1523, exerça la m é
decine depuis 1532 en to u t  cas. M embre du Conseil des 
So ixan te  à diverses reprises. Le P e tit  Conseil le consulta  
fréquem m ent pour des questions d ’hygièn e, de p o li

tique et de théologie . —  Voir A rch. d ’E ta t  G enève : 
G alifïe Mns, A n alyses des actes notariés, Sér. I . —  
G autier : M édecine. [C. R.]

BELJEAIM.  F am ille de La Sagne (N eu ch âtel), issue  
de B e l  J e a n  T o c h e n e t , v iv a n t au  
début du X V I e s. D ans la  su ite , elle 
acq u it l ’in d igén at des P onts-de-M artel 
et de B rot. A rm o ir ie s  : d ’azur à une  
étoile  d ’argent encloséc dans un  ch e
vron  d ’or et accom pagnée de trois 
m onts du m êm e en p o in te . [L. M.] 

B E L L .  F am illes des can tons de 
Bâle et de Lucerne.

A . C an ton  d e  B â l e .  F am ille  origi
naire du com té de Saarw erden en 

Lorraine. E n 1718, L a u r e n z ,  se fixa com m e h ô te 
lier de la  Couronne au P etit  H uningue dont il de
v in t  bourgeois. U n de ses descendants, S a m u e l ,  bou
cher, acq u it la bourgeoisie de B âle en 1816. —  S a 
m u e l ,  1840-1920, p etit-fils  de Sam uel précité, fut 
le fondateur, avec  ses fils S a m u e l  et R o d o l p h e  de 
la boucherie B ell, la  p lus grande entreprise de ce genre  
du con tin en t. E n  1907, S a m u e l Bell Söh n e  A . - G .; en 
1911, B ell A .  G. [G. Bo.)

B. C an ton  d e  L u c e r n e .  Fam ille  originaire de Prato  
dans le  V al M aggia, d e
ven u e bourgeoise de L u
cerne en 1755. A r m o i
ries  : d ’azur à un  arbre de 
sinop ie arraché d ’or, ac
costé de deux éto iles d ’or 
à s ix  rais et surm onté  
d ’une colom be d ’argent 
v o la n te . —  1. C h r i s t o f ,
1788-1849, d irecteur des 
postes de 1816 à 1842 et 
de 1848 à 1849, m em bre 
du Grand Conseil en 1817, 
de la C onstituante en 
1830 — 2. A u g u s t , 1814- 
1870, fondateur de la  
grande in d ustrie  à K ricns, 
orfèvre à Aarau et à Ge
n èv e , in ven teu r du four 
cylindrique systèm e Bell, 
fonda divers ateliers et 
fabriques parm i lesquels 
la filature de soie de 
K riens. —  3. A loïs-FR iED R lcu-Josef, 1827-1901, ar
ch iv iste  d ’E ta t 1848-1871, p ub lia  avec  J . Schneller : 
B eitrag  zu r  Geschichte der B urgunderkrieg e , dans G fr. 
23, p. 54 ; m em bre du Conseil d ’éd ucation  1867-1871, 
du Conseil d ’E ta t  1871-1887, a v oyer  1874, 1878 et 
1881 ; colonel à l 'état-m ajor général en 1867, com 
m andant de brigade lors de l ’occupation  des fron tiè
res en 1870-1871, com m andant des so ld ats français 
in ternés dans le canton  de Lucerne, au teur do la loi 
m ilita ire lucernoise du 5 m ars 1878. —  Voir Vaterland  
1901, n° 191. —  L uzerner T agbla tt 1901, n °1 9 3 . —  Gfr. 
56 X X X V I . —  4 . T h e o d o r , Ills du n° 2, * 1840, in g é
nieur, m em bre du Grand Conseil 1871, du Conseil 
d ’adm in istration  des C. F . F . en 1900, docteur hono
ris  causa  du p o lytech n icu m  de Zurich le 26 mars 
1918, président des fabriques Theodor B ell & Cle, à 
K riens. —  Voir D ie industr ie lle  u n d  kom m erzielle  
S chw eiz , 533-564. —  D er neue D o rfb ru n n en  in  K r ien s  
1918, p. 16-24. [P .-x . W.J

B E L L A C H  (C. Soleure, D . Lebern. V . D G S ). En  
1307 Bellacho. L ocalité où l ’on a décou vert des restes 
de l ’époque prérom aine, des v estiges de constructions  
rom aines avec  aqueduc, une tom b e con ten ant des 
vases d ’argent. La V énus de Soleure, en m arbre de 
Carrare, fu t trou vée en 1580 à l ’O uest de cette  v ille  
près de B ellach , probab lem ent sur le  territoire du 
bailliage de Lebern. B ellach  fa isa it partie  de l ’ancien  
d istrict de la v ille  de Soleure et ap p artient à la  paroisse  
d Oberdorf. K aspar Schw arz, de B rugg, y  in trodu isit en 
1856 la filature m écanique du coton . [F. E.]

B E L L A L U N A .  Mine de fer dans les G risons. Voir 
M i n e s .

A u g u s t  Bell.  
D 'a p rè s  un  bas- re l i e f .
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B E L L A M Y .  F am ille ven u e de L ull!er (Savo ie ), 
reçue à la  bourgeoisie gen evo ise  en 
1616 et 1617. P lusieurs de ses m em 
bres furent orfèvres. A rm o ir ie s  : 
écartelé, a u x  1 et 4, d ’argent au 
lion de gueu les couronné du m êm e, 
au x 2 et 3, d ’azur au sole il d ’or. —
1. J e a n - F r a n ç o i s , 1728-1769, p as
teur à Londres 1754-1755, à B ossev  
1759, à Sacon n ex  1753, à G enève  
1768. —  2. P i e r r e , 1757-1832, m em 
bre du Conseil des D eux-C ents 1791, 

auditeur 1792, de l ’A ssem blée n ation ale  1793, banni 
par le Tribunal révo lu tionn aire 1794, m em bre du Con 
seil R ep résen ta tif 1 8 1 4 .—  3. J e a n - J o s e p h - I s a a c , or
fèvre, 1761-1835, fit partie de l ’A ssem blée n ationale  
1793,’ du Conseil L ég is la tif  1796, du Conseil R epré
se n ta tif  1814. —  4. JEAN, 1791-1852, du Conseil R e
présen tatif 1834, de la  C onstituante 1841, du Grand 
Conseil 1842, colonel de m ilice . —  Voir Galiffe : N ot. 
gen. I l l ,  41. —  A rm o r ia l genevois. —  H eyer : L ’église 
de Genève, 424. —  S K L .  —  Covello : L B .  —  Sordet : 
D iet, des fa m illes  genevoises (M ns). —  R ivoire : B i 
bliographie. [H. Da.]

S E L L A M I, G e r o l a m o , * à Lugano 1822. t  1880, 
p ein tre. Il étudia  à l ’académ ie Brera à Milan et à 
Paris, fit les travau x  de décoration  du palais des Erco- 
lani à Bologne et du théâtre de Cento. A Lugano, il 
peignit le plafond de l ’ancien théâtre , au jou rd ’hui 
détru it, décora l ’ancienne salle m unicipale à la rue de 
l ’hôpita l (aussi détruite) ; à B ellinzone, il décora la  
salle des séances du Conseil d 'E ta t. En 1878 professeur  
de dessin au lycée  cantonal ju sq u ’à sa m ort —  Voir 
S K L .  —  A L B K .  —  Bianchi : A r tis t i  tic inesi. [C.Trezzini.] 

B E L L A R IP A . Voir B e l l e r i v e .
S E L L A S I  ou B E L L A S  IO.  A ncienne fam ille bour

geoise de L ugano, m entionnée aussi à 
M endrisio dès le  début du X V I I I e s. 
A rm o ir ie s  : écartelé. au x  1 et 4, d ’ar
gen t à trois bandes de gueu les, aux 2 
et 3, d ’azur à un pin arraché de sin o 
pie accosté de d eu x  éto iles d ’or (v a 
rian tes). —  1. En 1591, un B e l l a - 
r i u s , de L ugano, é ta it  chancelier du 
sénat de M ilan. —  2. C a r l o , de L u
gano, cap ita ine au service de l ’em pe
reur Ferdinand II I , 1637-1657. —  3. 

F r a n r e s c o - M a r i ü ,  1608-1671, docteur en ph iloso
phie et en droit c iv il e t canon, secrétaire du cardi
nal B occi aux nonciatures de Lucerne 1628-1630, et 
de Vienne 1630-1634, p endant v in g t ans provicaire  
de G uillaum e-L éopold, archiduc d ’A utriche, pour le 
grand évêché de P assau , doyen  de V ienne, pénitencier  
de la cathédrale de Milan pour les A llem ands, con
seiller de l ’em pereur F erdinand III  1657, archiprê- 
tre de Lugano 1664-1671. —  4 . G i o v a n n i - P i e t r o , 
archiprêtre de Lugano de 1671 au 12 aoû t 1718. —
5. G i u l i o , archiprêtre de Lugano d ’aoû t 1718 au 17 
avril 1749.—  6 .  G i o v a n n i - B a t t i s t a , * 1710, archiprêtre 
de Lugano de 1749 à sa m ort le 10 août 1781. —  7. G i u 
s e p p e , t  1780, notaire et chanoine de Balerna. Les ar
chives de l ’évêché de Còme possèdent de lui des m anus
crits h istoriques im portan ts. —  8. F e l i c e , de Lugano, 
un des plus ardents partisans de la C isalpine en 1798, 
prit part à l ’assaut de Lugano le 15 février ; le lendem ain  
il fut envoyé en am bassade à Lugano par les Cisalpins. 
Arrêté le m êm e jour il fu t relâché le 23 février à la 
dem ande de M ilan, et le 4 m ars soum is à un im pôt 
extraordinaire de 3000 lires. Le 12 ju in  1799 ses biens 
étaient mis sous séquestre ainsi que ceux de tous les 
principaux partisans de la  Cisalpine. —  Voir A H S  1914, 
1916. —  B S to r . 1879, 1889, 1892. —  M otta : N el p rim o  
Centenario della in d ip en d en za  del T ic in o . —  Baroffio : 
B ell’Invasione francese. —  Franscin i-Peri : S toria  della 
Svizzera ita lia n a . [C. T r e z z i n i . ]

B E L L A Z U N , R u d o l f . D oyen  de la cathédrale de 
Coire, f  le 5 avril 1524 assassine à P av ie  au retour de 
Rome, dota la cathédrale d ’un revenu de 40 H eller. —  
Voir Ch.-Mod. Tuor : R eihen fo lge der residierenden  
D o m herren in  C hur, dans J H G G , 1904, 30. [L. J.]

B E L L E C H A S S E  (C. Fribourg, D . Lac. V . D G S  
sous G r a n d  m a r a i s ) .  P én itencier cantonal fribourgeois 
avec colonie agricole. Le dom aine de B ellechasse fut  
dénom m é ainsi en 1886 par son propriétaire A lphonse  
de B occard . L ’É ta t de Fribourg en fit l ’acquisition  en 
1898 et le 1er janvier 1899 y  transférait des détenus 
condam nés pour sim ples délits. La construction  d ’un 
étab lissem en t pén itentia ire sur B ellechasse fu t décidée  
en 1915 et inaugurée en 1917-1918. L ’étab lissem ent 
com prend : un pénitencier et une m aison de force pour 
hom m es, un pén itencier pour fem m es et une colonie de 
travail. —  Voir Th. Corboud : R a p p . historique et s ta tis 
tique su r  les p r iso n s  et p én itenciers de F rib o u rg . —  Léon 
Bongard : Le dom aine de Bellechasse... —  B u ll, du  
Grand Conseil de F rib o u rg  1895, 1898, 1915, 1916. —  
R app. du p én itencier de B ellechasse. [ R æ m y . ]

B E L L E F O N T A IN E  (C. Berne, D. Porrentruy, 
Com. Sa in t-U rsanne. V . D G S ). Groupe de bâtim en ts  
industriels qui lire son nom  d ’une source abondante  
ja illissant des flancs du L om ont-M ont-T errible. Le 
16 octobre 1564, l ’évêque de Bâle accorda une conces
sion pour un  h au t fourneau et une forge à B e llefontaine  
à H enry G uyer, de Porrentruy. L ’année su ivan te  
Guyer fut rem placé par H uglin  H um bert, à qui une 
nouvelle  le ttre  de concession fu t accordée le 22 octobre  
1577. H um bert m ourut en 1584 et ses h auts fourneaux  
e t  creusets furent abandonnés. Ce n ’est q u ’en 1753 que 
l ’évêque Joseph-G uillaum e R inck de B aldenstein  se 
décida à  utiliser la  chute de cinq m ètres que le Doulps 
fa it à cet endroit et à y  établir une fabrique d ’acier 
Les débuts de l ’entreprise furent très difficiles ; la fonte  
ven ait de Courrendlin. En 1768, une fonderie y  fut  
ajoutée, et le m inerai provenait de la vallée de 0 ele
m en t. L ’usine fu t exp lo itée ju sq u ’à la  R évolu tion  fran
çaise. En 1794, tou t le dom aine fu t vendu  à François- 
Joseph  H uvelin , de B avilier, e t passa quelques années 
plus tard à Meni er et Bornèque. Ce fu t l ’époque de 
grande prospérité des usines de B ellefontaine. E lles 
fournissaient à la m anufacture d ’arm es de V ersailles le 
fer pour la fabrication de canons et de fusils de choix  
En 1843, elles com ptaien t deux feu x  d ’afiinerie et deux  
m artinets produisant 7000 q u in tau x  de fer forgé par an, 
et em ployaient 326 ouvriers. On y  fondait 8000 cuveaux  
de m inerai provenant de Séprais et de Courroux. Les 
étab lissem ents de B ellefontaine furent acquis ensu ite  
par la m aison P aravicini, de Bâle, m ais la concurrence  
des usines étrangères les obligea à ferm er leurs portes en 
1861. En 1901, la Société des forces m otrices du D oubs 
acheta  B e llefontaine pour y  établir une usine h ydro
électrique, qui envoie force et lum ière à P orrentruy et 
aux v illages environnants. E n  1911. to u te  l ’in sta lla tion  
fu t cédée à la Société an on ym e des forces m otrices ber
noises. —  Voir Q uiquerez : N otice su r  les m in es , les 
forêts et les forges de l ’ancien  évêché de B âle . [G . A.] 

B E L L E F O N T A IN E . Fam ille de Caen (N orm an
die) dont le nom  est D i e u  d e  B e l l e f o n t a i n e , m ais 
appelée com m uném ent de B ellefonta ine. E lle fut reçue 
à la bourgeoisie de V alangin en 1798 et agrégée à la  
com m une des P onts-de-M artel (N euchâtel) en 1855. —
1. Jean-SAMUEL-MiCHEL, 1759-1840, ven u  de Caen 
dans le  pays de N euchâtel à la fin du X V I I I e s., p as
teur au x  P lan ch ettes 1799-1806, aux Verrières 1806-
1840. —  2. V i c t o r i n , 1808-1894, fils du n° 1, pasteur  
aux B avards 1844-1855, au x  P onts-de-M artel 1855- 
1863, à  Serrières 1863-1882. [L .  M.]

B E L L E G A R D E  (allem . J a u n , JO O N ,  la tin  Bella- 
garda, Bellaivarda) (C. Fribourg, D . 
G ruyère. V . D G S ). A rm o irie s ', de sa 
ble au sautoir d ’argent. Com. et v i l
lage se com posant des ham eaux d ’Im  
F ang, Zur Eich, D orf, K appelboden,
O berbach, W eibelried. Le nom  de
Bellegarde désigne le château  et ce
lui de Jaun (Jogne) la rivière. Cet 
endroit, colonisé par des gens venus 
du S im m ental, fu t de ce fait la seule  
com m une allem ande du d istrict de 

la G ruyère. D ès le m oyen  âge, il appartenait aux  
seigneurs de Corbières et se trouvait ainsi sous la
suzeraineté des com tes de Savoie. L ’église, vouée a
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sa in t E tien n e, com prise düns le  doyen n é d'O go, est 
m en tion n ée pour la  prem ière fois en 1228. En 1301, elle 
form ait une paroisse au ton om e. A la fin du X I I I e s., 
B ellegarde fu t partagé entre les deux bailliages de Cor- 
bières e t  de C harm ey. Le château , d étru it par les gens 
de G essenay en 1407, dem eura dès lors à l ’é ta t  de ruines. 
Les h ab ita n ts de B ellegarde conclurent, le 7 février  
1475, un  tra ité  de com bourgeoisie avec  la  v ille  de F ri
bourg, en vertu  duquel ils lu i d eva ien t l ’appui m ilitaire. 
E n 1502-1504, tous les droits sur B cllegarde furent v e n 
dus par les seigneurs de Corbières et le com te Jean  II 
de Gruyère à la v ille  de Fribourg qui en fit alors un

BELLELAY (COUVENT DE)

de gouverneur de V alangin . Il é ta it un ennem i déclaré 
de la R éform e et lu tta  de to u t  son pouvoir, avec  Guille- 
m ette  d eV ergy, pour em pêcher son in troduction  à V alan
gin . —  Voir H erm injard : Correspondance des ré form a  
teurs. —  A. P iaget : Doc. in éd its  su r  la R é fo rm a tio n  I. —  
M atile : H ist, de la se igneurie  de V a la n g in . [L.  M.] 

B E L L E L A Y  ( C O U V E N T  D E )  ( B e l l E L A G I A  M o -  
n a s t e r i u m )  (G. Berne, D . M outier, Com. Saicourt. V. 
D G S). A ncienne ab b aye de prém ontrés, fondée en 
1 1 3 6  par S ig inand, p révôt du chapitre de M outier) 
G randvai, sécularisée en 1 7 9 7  par les Français. Le cou
v en t eut 4 2  abbés. Le prem ier fut G é r o l d e  ( 1 1 3 6 - 1 1 8 0 -

L 'a b b a y e  de  B e l le l ay .  D’a p r è s  u n  d es s in  de  -Jules J u i l l e r a t .

b ailliage . La basse ju stice  éta it exercée par un am m ann. 
Les h ab itan ts de cette  vallée, qui fu t réunie à Fribourg  
en 1798 sous la R épublique H elvétiq u e, et incorporée  
au nou veau  canton  en 1803, éta ien t, durant le m oyen  
âge, de cond ition  franche. Leur situ a tion  juridique fu t  
déterm inée en 1451-1452 par un contunder. R egistres  
de naissances et de m ariages dès 1761, de décès dès 1771. 
—  V oir H ellion : D iet. II, 99. —  K . H older : D as L a n d 
recht von J a u n ,  dans F  G IX . —  K . S tuck i : D ie M u n d 
art von  J a u n .  [ A .  B ü c h i . ]

B E L L E G A R D E ,  H e i n r i c i i - J o s e f - J o i i a n n e s , com 
te  de, feldm aréchal au tr ich ien , 1756-1846. En 1799, le 
30 avril, il condu isit un corps d ’arm ée de 16 000 h. dans 
l ’E ngad ine, par M artinsbrück, le va l Scarl et le Col de 
l ’Ofen, contre les Français dp général Lecourbe. D e 
concert avec  le général H otze , il força ces derniers, en 
l ’espace de quelques jours, à évacuer les G risons. —  
V oir A D B .  —  P.-G. P lan ta  : Gesch. von G ra u b ü n d en , 
366. —  D ierauer V . [L. Joos.l

B E L L E G A R D E ,  CLA U DE , seigneur de Bellegarde 
en Savoie, n a tif  de T honon, rem plit de 1529 à 1545, 
auprès de G uillem ette de V ergy et de R ené de Challant, 
seigneurs de V alangin , les fonction s de m aître d ’hôtel et

venu  de l'ab b aye du L ac-d e-Jou x , d iocèse de Lausanne, 
avec quelques com pagnons. Gérolde ob tin t des p riv i
lèges im portan ts et des donations : l ’église de Nugerol 
d ite  la B lanche É glise (près de La N eu v ev ille ), la V allée  
R ousse, c ’est-à-d ire le vallon  de B elle lay  ; l ’église de 
B oécourt ; la Courtine a v ec  les v illages des G enevez, 
de L ajoux, des F ornets ; l ’église de Ta van n es, avec  la 
chapelle de R econvilier, la chapelle de F albringen hors 
des m urs de B ienne, ainsi que p lusieurs terres de franc- 
alleu , dans différentes loca lités. Le successeur de Gé
rolde, L o u is  (1180-1202) an n exa  à B e lle lay  la m aison  
religieuse de G randgourt, près Porrentruy, et en fit un  
prieuré. P en dan t l ’adm in istration  de H enri II , de 
B assecourt, 11e abbé (1336-1350), fu t établi le rôle des 
Collonges de B elle lay , à M ontignez. Jean  I er, de B asse- 
court, 1 4 e abbé (1358-1365), é ten d it les possessions du 
cou ven t ou les fit définir plus n ettem en t. Il fu t un  des 
signataires de l ’acte de confratern ité qui eu t lieu , en 
1362, entre les m onastères de Sa in t-Jean  de Cerlier, de 
Frienisberg, de B ellelay , de F ontaine-A ndré, de G ott- 
s ta t t  et du prieuré de S a in t-P ierre, sis sur l ’île du m êm e  
nom . H enri l i t  Nerr, de D elém ont (1 4 0 1 -1 4 1 8 ), fut 
le prem ier abbé m itré ; il est l ’au teur du C artula ire  de
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Bellelay. Jean  IX , de T avannes (1490-1508), renouvela  
l ’alliance de com bourgeoisie du cou ven t avec  Berne et 
Soleure ; en 1499, B e lle lay  fu t incend ié et p illé.

Le 2 7 e abbé, N icolas I or Schnell (1508-1530), de 
Bienne, fit reconstruire B e lle lay , renouvela  le  tra ité  de 
com bourgeoisie avec  la  v ille  de B ienne (1516), et ob 
tint du pape Léon  X  une n ou velle  bulle qui confirm ait 
tous les priv ilèges, im m u n ités et possessions du cou
ven t. C ette bulle m en tion n e le m onastère de la  Porte- 
du-Ciel, le prieuré de G randgourt, les églises de Mon- 
tignez, des G enevez, de T avan n es, de S ain t-P ierre de 
B assecourt et B oécou rt, de B évilard , de Sain t-U rsanne, 
d e là  N eu v ev ille , de Perles et de L ongeau . Sous Jean  X  
G ogniat, de B ellefond (1530-1553), les B iennois ne réus
sirent pas à in troduire la R éform e à B elle lay . E n cou 
ragé et sou ten u  par l ’énergique évêque de B âle, Chris
top h e Blarer, le  32" abbé, W erner B riselance, de Porren- 
tru y  (1579-1612), réform a la  d iscip line du cou ven t. 
P en dan t la guerre de T rente ans, le  cou ven t eut b eau 
coup à souffrir, su rtou t à partir de 1634 ; la  Courtine  
fu t désolée par la peste  (1635) ; m algré la protection  de 
Soleure qui y  m a in tin t une sauvegarde durant to u te  la 
guerre, le couvent fu t frappé de réquisitions de guerre 
très onéreuses.

Au X V I I I e s ., B e lle lay  éta it un des cou ven ts les plus 
célèbres de l'ordre des prém ontrés ; le chiffre m oyen  des 
religieux s ’é leva it à 40. On d oit à l ’abbé Jean-G eorges  
Voirol (1706-1719) la construction  de l ’église, au x  tours 
jum elles, de 155 pieds de h au t ; les d ix  cloches qui y  
furent p lacées (1718) éta ien t réputées pour l ’harm onie  
de leur sonnerie. J .-B . Sém on, de M ontfaucon, 39" abbé  
(1719-1743), fit édifier le n ou veau  cou ven t, sur les plans 
de l ’abbaye de Saint-U rbain  (Lucerne) ; c ’est un vaste  
b âtim en t, form ant un carré de 200 pieds et contenant  
80 p ièces. L ’abbé Sém on, déjà suspect, fu t com prom is 
dans les troubles de l ’É vêch é de 1730-1740 et perdit le 
titre de président-né des É ta ts  de l ’É vêch é. Il laissa les 
finances de son m onastère dans un é ta t florissant. 
L’abbé Grégoire Jo lia t, de C ourtetelle (1743-1771), 
entoura le cou ven t d ’un mur de 3500 pieds de circuit et 
fit construire un m oulin , une tannerie et deux m agni
fiques ferm es. L ’abbé N icolas de Luce, de Porrentruy  
(1771-1784), une des plus belles figures qui a ien t illustré  
l ’abbaye de B ellelay , renouvela la com bourgeoisie avec  
Soleure et B ienne (1772). La m êm e année, il fonda le 
pensionnat qui d eva it jouir d'une si grande célébrité. 
C’était un corps con stitué  sur un pied m ilitaire ; on y  
enseignait la religion, les langues la tin e , française et 
allem ande, l ’arithm étique, l ’h isto ire, la géographie, les 
m athém atiques, le chant, la m usique et la danse ; le 
plan d ’étude a v a it été étab li d ’après la  m éthode de 
R ollin. La noblesse de France, d ’A llem agne, de Savoie, 
de Suisse, d ’Ita lie , de la F landre et de la P ologne y  en
v o y a it ses fils. P en dan t les d ix -sep t années de son ex is
tence, le pensionnat a com pté 464 élèves. (Voir P . Man
ti elert : N otices biographiques sur quelques élèves du  
collège de B elle lay , dans A S J , 1867-1868.)

Le dernier abbé fu t A m broise M onnin, de B assecourt 
(1784-1797) ; l ’année de son élection , B ellelay  reçut 
d’illustres v isiteu rs : le général des prém ontrés, le  
prince H enri de Prusse, la  duchesse de B ourbon. Les 
Français occupèrent en avril 1792 la partie germ anique  
de l ’É vêché ; ils s ’arrêtèrent au x  lim ites du cou ven t de 
B ellelay qui fu t adm is dans la neutralité  helvétiqu e. 
Le 15 décem bre 1797, les Français, sous les ordres du 
général G ouvion de Saint-C yr, occupaient le m onastère  
et en chassaient les relig ieux qui éta ien t encore au nom 
bre de 31. Les biens du cou ven t furent vendus et une par
tie des édifices d étru ite. B ellelay  abrita dans la su ite  une  
fabrique d ’horlogerie, une brasserie et enfin une verrerie 
qui prit fin en 1878. T oute la propriété fu t rachetée par 
l ’É ta t de Berne qui y  in sta lla  un asile d ’a liénés. L ’église  
sert, de grenier. —  Voir T rouillat. —  P .-S. S aucy : H ist, 
de l'ancienne abbaye de B ellelay  (avec b ibliographie). 
—  A S J .  ]P .-0 . B.]

B E L L E N O T .  N om  d ’une fam ille de Cormondrèche 
au X V e s., bourgeoise de N eu ch âtel, et de deux fam illes 
encore ex istan tes de B oudevilliers et du Landeron. La 
première est m entionnée à B oudevilliers au m ilieu  du 
X V e s. A rm o irie s  : d ’or à un  cœ ur de gueules en chef

accosté de deux tourteau x  d ’azur, en pointe deux roses 
du second tigées et fouillées de sinopie m ouvan t de trois 
copeaux du m êm e. —■ 1. A b r a m , notaire et lieu tenan t  
de B oudevilliers de 1708 à sa m ort, 1716. —  2 . L o u is , 
1773-1844, cap ita in e au service de France, fit la cam 
pagne de V endée, notaire à N eu ch âtel de 1804 à 1844. 
La fam ille du Landeron fu t reçue à la bourgeoisie de 
cette  v ille  en 1585. A rm o ir ie s  : de gueules à une p a tte  
d ’aigle d ’or. —  1. P i e r r e - A b r a m , lieu ten an t de la  châ
te llen ie  du Landeron de 1730 à sa m ort, 1750. —- 2. 
P i e r r e - M a u r i c e , 1720-1782, curé 1748, puis doyen  du 
Landeron ju sq u ’à sa m ort. —  Voir Q uartier-la-T ente : 
F a m illes  bourgeoises de N euchâtel. —  M N  1904, p.  
121. —  L L H .  [L .  M.]

B E L L E N S C H A N Z E  (C. Zurich, D . M orgen). 
Groupe de m aisons (B ellen) dans la com m une de R ich- 
tersw il, à la frontière du canton  de S ch w yz. Zurich y  
constru isit un  retranchem ent en 1712. D e p etits  com 
bats eurent lieu  à B ellenschanze en 1656, 1712, ainsi 
q u ’en 1798 contre les F rançais. — T A .  —  E . Stauber : 
D ie zürch. Schanzen  a n  der schw yzer. Grenze. [R-r.] 

B E L L E - P E R C H E .  A ncienne com m une de la m ai
rie des V errières. Voir V e r r i è r e s .

B E L L E R I V E  (C. Berne, D . D elém ont, Com. Delé- 
m ont et Courroux. V. D GS). On y  a décou vert les restes  
d ’étab lissem en ts néo lith iq u es. Fabrique de cim ent et 
m aisons d ’h ab ita tion  non lo in  des ruines du château  de 
Soyhières. B eller ive s ’appela it autrefois P ré de Voëte. 
U ne source d ’eau ferrugineuse y  coule et il sem ble q u ’au 
X V I e s. déjà un étab lissem ent de bains a it  été élevé à 
p roxim ité . A la fin du X V I I I e s. les princes-évêques de 
B âle rétablirent les bains qui, jusque dans le X I X e s., 
jou irent d ’une certaine renom m ée. La source est actu el
lem en t inutilisée et porte le nom  de F o n ta in e  des char- 
tons. [ A . D .  e t  G. A.]

B E L L E R I V E  (C. G enève, R ive gauche, Com, 
C ollonge-Bellerive. V. D O S). C ouvent de religieuses, 
de l ’ordre de C iteaux, fondé en 1150 par Girold, seigneur  
de Langin. Il s ’é leva it à la pointe de B ellerive, sur l ’em 
p lacem ent qui porte encore le nom  de cham p de l ’A b
baye, et fu t l ’objet de nom breuses libéralités de la part 
de la noblesse des environs. Il fut pillé et détruit par
tiellem en t par un parti d ’irréguliers genevois et suisses  
le 7 o c t .1 5 3 0 . Q uelques m ois plus tard, vo y a n t la Réform e 
s ’établir à G enève, les religieuses abandonnèrent les 
ruines de leur couvent. Le fief qui en dépendait s ’é ten 
dait sur un assez grand nom bre de localités des en v i
rons, et m êm e sur quelques terres de la rive droite du 
lac, égrenées entre Genthod et Frangine. Après la con
quête du Chablais en 1536, les G enevois durent ab an 
donner au x  Bernois le m andem ent de Gaillard et l ’a b 
baye de B ellerive, qui fut érigée en seigneurie. Le pre
m ier seigneur fut, en 1542, André P hilippe. Puis A ym é  
Plonjon  s ’en rendit acquéreur en 1565 En 1567, le duc 
de Savoie étan t rentré en possession du Chablais, P lon
jon , qui n ’ava it pu acquitter com plètem ent le prix  
d ’achat de B ellerive à LL. E E . de Berne, d ev in t le 
débiteur d ’E m m anuel-P hilibert, qui céda ses droits à 
François-Prosper de G enève, seigneur de Lui lin. Ce der
nier hyp oth éq u a B ellerive à A ntoine et A dolphe de R ey 
nold, de Fribourg, puis leur céda à son tour ses droits. 
Le 2 février 1666, Jacques de L oys acqu it B ellerive, qui 
resta dans sa fam ille ju sq u ’en 1793. —  F . F leury : Q uel- 
ques m ots su r  Vancien couvent deBellerive.— G audy-L efort : 
Prom enades h istoriques. —  Arch. d ’É tat G enève. [T. F.] 

B E L L E R I V E  (C. V aud, D . A venches. V . D G S ). 
Corn, et vge . P rim itivem en t seigneurie qui appartint 
au X I I I e s. aux sires de Prangins, puis à la fin du m êm e  
siècle à Louis de Savoie, baron de V aud, et dès 1311 aux  
seigneurs de Grandson. Après la mort d ’O thon de Grand
son, tué  en duel en 1397, ses b iens furent confisqués et 
B ellerive rem is en 1403 à H um bert, bâtard de Savoie, 
des m ains duquel la seigneurie passa au com te François  
de Gruyère, à P hilibert de Com pey (1473), à George de 
R ive (1528), à Jean-R och  de D iesbach, son gendre (1536) 
dont les descendants restèrent en possession pendant  
près de deux siècles. L ’avoyer de Berne E m m anuel de 
Graffenried acheta  B ellerive en 1708. Son p etit-fils  la 
reven d it en 1777 au colonel A ntoine-A bram  Bonjour  
d ’A venches pour 120 000 lb. Les gens de B ellerive
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d ev a ien t la garde au château  de G randcour ; plus tard, 
ils relevèren t de la ch âtellen ie  de Cudrefin. B eller ive  
est la  patr ie  d ’H enri Bessard ( t  1874), professeur à 
l ’école  p o ly tech n iq u e de R iga. —  D H V .  [M. R.)

B E L L É S - L E T T R E S  (SOCIÉTÉS D’ÉTUDIANTS DE). 
Les soc iétés de B elles-L ettres son t au nom bre de quatre  
dans la  Suisse rom ande et une à Zurich. La prem ière en 
date  e st celle de L a u sa n n e . Le 17 n ovem bre 1806, cinq  
é tu d ia n ts de l ’au d ito ire de B elles-L ettres y  fon d a ien t un  
p e tit  cénacle qui prit le  nom  de Société  de B elles-L ettres. 
E n  1835, il entra en relation  avec  une soc iété  de Genève 
qui p orta it le m êm e nom . Fondée le  15 ja n v ier  1824  
sous le  n om  de Société de littéra tu re , celle-ci a v a it  pris 
en 1826 le  nom  q u ’elle porta dès tors. Les d eu x  sociétés  
éta ien t un ies par le b u t q u ’elles p ou rsu iva ien t en com 
m un : développer chez les é tu d ian ts l ’am our du pays  
rom and et de sa littéra tu re , m ais elles gardèrent leur 
au ton om ie, et chacune eut son  h isto ire  propre. E n 1845 
apparut l ’in signe qui d eviendra com m un, la casqu ette  
verte , portée à G enève dès n ovem bre 1845, à Lausanne  
dès le  m ois d ’août 1846.

A N euchâtel a v a it  été  fond ée le  8 n ovem bre 1832 la 
Société  des é tu d ian ts n eu ch âte lo is , qui d ev in t le  19 fé
vrier 1839 la  S ociété  littéra ire des é tu d ian ts n eu ch â te
lo is. Celle-ci entra en relations en 1845 av ec  la Société  do 
B elles-L ettres de L ausanne, et en 1846 avec  celle de 
G enève. A u m ois de septem bre 1846 les N euchâtelo is  
arboraient la  casq u ette  verte  et, le 9 m ai 1849, ils pre
n a ien t aussi le nom  de Société  de B elles-L ettres. De 
gym n asia les q u ’elles é ta ien t, ces soc iétés devinrent  
l ’une après l ’autre académ iques, puis u n iversita ires.

L ’A cadém ie de L ausanne posséda de 1856 à 1860 une 
au tre soc ié té  d ’é tu d ian ts pou rsu ivan t le  m êm e but que 
B elles-L ettres ; c ’éta it la M ercurienne. P en d an t q u el
ques années il y  eut lu tte  entre les d eu x  groupes, 
puis une fusion  in terv in t en 1860. D e la  M ercurienne  
B elles-L ettres de L ausanne a gardé le m ot Persévérance  
dans sa d ev ise  et le filet b lanc à la  casq u ette  et au  ru
ban. A N eu ch âtel, B elles-L ettres fusionna , pour des 
m otifs p o litiq u es, av ec  la Société  de Z o lìngue (juin  
1863). Mais le 17 septem bre de la m êm e année elle se 
recon stitu a it déjà et. réclam ait ses archives e t  son  dra
p eau . Ce différend av ec  Zo lingue donna lieu  à de 
longues n égociations qui ne prirent fin q u ’en 1878. On 
ren d it au x  B ellettr ien s leur drapeau, et les archives  
furen t déposées à l ’A cad ém ie. E n 1880 et 1881 furent 
fondées à L ausanne, N eu ch âtel et G enève des sociétés 
d ’A nciens-B elle  ttr ien s.

Le m ois de novem bre 1899 v it  naître à F r ib o u rg  une  
quatrièm e Société  de B elles-L ettres, qui fu t reçue dans le 
fa isceau  rom and en 1901. U ne Société d ’A nciens-B ellet- 
triens su iv ite  n 1920. E nfin , le 11 ju ille t de cette  m êm e  
année 1920, une cinquièm e Société  de B elles-L ettres se 
co n stitu a it à Z u rich . E lle groupe des é tu d ian ts rom ands 
de l ’E cole p o ly tech n iq u e fédérale et de l ’U n iversité .

U n e fê te  centrale réun it les S ociétés d eB e lles-L ettres. 
La prem ière eu t lieu  à R olle le 30 avril 1846. D eu x  ans 
après R olle  v it  pour la prem ière fois les trois sociétés  
réunies ; le  ruban vert-rou ge-vert fu t a jouté  à la cas
q u ette  et la dev ise U n ion -E tu d e fu t ad op tée . E n  1864 
apparaît un règ lem ent central, qui se borne à in stitu er  
une C om m ission ad m in istra tive  et la isse au x  trois so 
ciétés une entière indépendance.

B elles-L ettres de Lausanne a honoré la m ém oire  
d ’A lexandre Vin et en lu i é levan t un  m onum ent en 
1900 ; N eu ch âtel a érigé un b u ste à la  m ém oire d ’Agas- 
siz en 1887, et G enève à celle de Marc M onnier en 1888.

P u b lica tion s des S ociétés de B elles-L ettres : L a  R e 
vue de B e lle s -L e ttre s  (1846-1861, 1865-1869, de 1873 
à nos jours). —  L ivre  d 'or de B elles-Lettres 1806-1894. 
—  S o u ven ir  du  c inquan tena ire  de la prem ière fête de Rolle  
1846-1896. —  C hansonn ier des Sociétés de Belles-Lettres  
(5 éd ition s). —  E n  p a y s  rom and , anthologie des poètes 
de la S u isse  rom ande. —  C hants popu la ires de la S u isse  
rom ande  pour v o ix  m ix tes , 1887.

Société  de L ausanne : S o u ven ir  du  75mo anniversa ire  
le 23 novem bre 1881. —  S o u v e n ir  du  centenaire des 6, 7 et 
8  j u i n  1906. —  L ivre  d ’or de B elles-Lettres de L a u sa n n e  
1806 à 1906  (avec  un su p p lém en t de 1906 à 1913). —  
G eorges J a c o tte t  : Oeuvres choisies  1919.

S ociété  de G enève : S o u ven ir  du  60 » »  a nn iversa ire  du  
16 février 1884. —  Vers B elle ttr iens, de Marc M onnier. —  
R efra in s bellettriens, par Jaq u es.

Société de N eu ch âtel : S o u v e n ir  d u  c inquan tena ire  du  
14 avr il 1887. —  S o u ven ir  d u  L X X V °  a nn iversa ire  de 
B elles-Lettres du 21 novem bre 1907. —  L ivre  d ’or de 
Belles-Lettres de N euchâtel, 1832-1907. [G. A t t i n g e r . )

B E L L E S - T R U C H E S .  N om  d ’une fam ille noble  
savoyard e , de G ham béry, qui posséda à V ev ey  un fief 
av ec  un  château  qui prit son nom  et un château  à l ’em 
placem en t de l ’h ô te l actu el des Trois Couronnes ; en 
outre un  dom aine de v ign es au-dessus de R olle , lequel 
a conservé son  nom . —  D H V .  [M. R.)

B E L L E T ,  P i e r r e - M a u r i c e , d ’une ancienne fam ille  
du Val d ’Iliez , surnom m é, à cause de sa ta ille , le « Gros 
B ellet », fu t le héros de la révo lu tion  de M onthey le 
8 septem bre 1790. F urieux  des procédés et des exaction s  
du gouverneur h au t-va la isan , le m édecin  Schiner, q u el
ques V ald iliens, ayan t à leur tê te  le  Gros B ellet, en le
vèrent ce jour-là  le château  de M onthey. Le châtela in  
a va it pris la fu ite  pour Saint-M aurice. B e llet est resté  
dès lors, dans l ’im agin ation  populaire du B as-V alais, le  
cham pion  de la lib erté . —  Voir de R ivaz -.Topographie.
—  L. R ibordy : D ocum ents à l ’h isto ire du  V ala is . —  
A bbé Clém ent : Mns. [Ta.]

B E L L E T Z E R .  A ncienne fam ille d ’U nterw ald  (Ob- 
vvald), paroissienne de Sarnen, et peu t-être  originaire de 
B ellinzone (en a il. B ellenlz). M entionnée déjà au X V ° s.
—  V oir K üch ier : Genealogische N o tizen . [Al. T.)

B E L L E V A U X  (C. V aud, D . et Com. L ausanne.
V. D G S ) .  C ouvent de cisterciennes fondé en 1267 par 
A gnès de Gruyère dans le vallon  de la L oue, à quelques 
m inutes au Nord de L ausanne. On l ’appela  cou ven t de 
V au x Sainte-M arie jusq u e vers 1380. L ’église fu t con s
tru ite de 1271 à 1274, et bénéficia le 23 septem bre 1274  
d ’une bulle d ’indulgence du pape Grégoire X . Le n om 
bre des religieuses a tte ig n it rarem ent la  d izaine. E n  1476, 
l ’église fu t p illée par l ’arm ée du duc de B ourgogne. En  
1536, le cou ven t fu t désaffecté, les religieuses d isper
sées, et ses biens dev in ren t la  propriété de la  v ille  de 
L ausanne. Il ne su b siste  p lus au jou rd ’hui du cou ven t  
que les fond em en ts de la  grange. Le quartier est devenu  
populeux depuis une douzaine d ’années. —  V oir E . 
C havannes : L 'A b b a y e  de B elleva u x . —  A rchives can 
to n a le s .—  D H V .  [M. R.)

B E L L E V A U X ,  d e .  F am ille  n ob le de N eu ch âtel, 
éte in te  dans la prem ière m oitié du 
X V I e s. A rm o ir ie s  : d ’azur à la  bande  
d’or chargée de trois roses de gueules 
et accom pagnée de dix b illettes du se
cond. —  G i r a r d , m entionné en 1203, 
figure en 1215 parm i les m in istériaux  
des com tes de N eu ch âtel. —  U n  autre  
G i r a r d  ob tin t en 1345, du com te  
Louis, un fief im portan t com prenant 
une m aison à N eu ch âtel, des v ignes au  
quartier actuel de B e llev a u x , une par

tie de la  d îm e d ’A reuse, des terres au V al-de-T ravers, 
etc . Il fu t augm enté en 1480 de terres et droits fon
ciers dans la châtellen ie de Thielle. A l ’ex tin ction  de la 
fam ille, le fief de B e llevau x  passa en différentes m ains, 
et entra en 1725 dans la  fam ille d ’Ivernois pour n ’en 
plus sortir. Il prit fin avec  le rachat des cens et dîmes 
vers le m ilieu du X I X e s. —  V oir B o y v e  A n n a le s .
—  Mat.ile. —  Q uartier-la-T ente : L e canton de N euchâ
tel, l ie série I, p . 125. [ l .  m.]

B E L L E V U E  (G. G enève, R ive  droite. V . D G S ). 
Com m une form ée pour des m otifs po litiq u es et confes
sionnels le 1 er ju ille t 1855. E lle fa isa it partie  au paravant 
de la com m une de C ollex-B ossy, réunie à G enève en 
1815. Le v illage  d eB ellevu e ne com p tait au com m en
cem ent du X I X e s. que deux m aisons. La com m une, 
par contre renferm e les loca lités p lus anciennes de Co- 
iovrex , V alavran, V engeron, L ’E rm itage. P o p u la tio n  : 
1920, 506 h ab . R egistres de paroisse dès 1855. [R .]

B E L L I ,  G i u s e p p e , de Prato  (Valle M aggia), * 14 
août 1752. Lors de l ’in stauration  de la R épublique H el
v étiq u e  dans le T essin , il fu t un  des quatre représentants 
du Locarnais auprès du Sénat h elvétiqu e et de R ap inat  
pour leur soum ettre diverses revend ications : respect
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cle la religion, perm ission d ’im porter des m archandises 
de la  C isalpine, réunion de Locarno c l de B ellinzone en 
un canton, etc . Le 11 ju ille t 1798, il fu t nom m é repré
sentan t du canton  de Lugano au Sénat h elvétiq u e ; 
m em bre de la D iète  cantonale 1801-1802. On ignore la 
date de sa m ort. —  Voir Franscini-Pevi : S toria  della 
Svizzera  I ta lia n a . —■ M otta : N el 1° centenario dell’ind e-  
pendenza  ticinese. [C. T.]

B E L L I È V R E ,  P O M P O N E  de.  H om m e d ’É ta t fran
çais et d ip lom ate, * 1529, f  le  7 septem bre 1607. En  
1562, il fu t  chargé d'une m ission  auprès des Confédérés, 
et d ’avril 1564 à octobre 1565 représenta son pays  
auprès des L igues G risonnes, q u ’il déterm ina à renou
veler l ’alliance av ec  la  couronne de France. D e mars 
1566 à janvier 1571, il fu t am bassadeur ordinaire auprès 
de la C onfédération, et à titre  extraordinaire de n o v em 
bre 1572 à m ars 1573, ainsi q u ’en août 1574. —  Voir 
R ott : H en ri I V ,  les S u isses  et la H a u te -Ita lie . —  R ott : 
R e p ré s e n ta tio n d ip lo m a tiq u e ll . —  L L .  —  A S !  IV . [A. R.] 

B E L L I G E R ,  KASPAR, * 10 ju ille t  1790 à E b ikon , 
t  11 m ai 1845 à Lucerne. L ithographe, cartographe et

B E L L IN I , Fam ille d ’origine ita lienne, établie à 
Sion en 1432. —  1. F r a n ç o i s , capita ine en France, gou 
verneur d ’E v ian  1562 ; en 1572, il acheta  à M onthey le 
fief de V eteris avec la tour, au jourd’hui l ’arsenal. Cette 
fam ille, qui s ’é te ign it au X V I IIe s., a donné plusieurs 

i châtela ins de Bram ois : F r a n ç o i s  1581, M a t h i e u  1633, 
P i e r r e  1673. —  de R ivaz : Topographie. —  R am eau:  
Châteaux du V a la is . [Ta.]

B E L L IN Z O N E  (ital. B e l l i n z o n a , all. B e l l e n z ) 
(C. Tessin, D .  B ellinzone. V. D G S). Chef-lieu du canton  
du Tessin, de la  pieve  de Bellinzone et de l ’ancienne se i
gneurie ou com té du m êm e nom . A nciennes form es du 
nom  : B ilitio , B ilitio n a , V ilitio  (dans Grégoire de Tours 
et Paul Diacre) ; B ellinciona, B erinzona  (721, 762, 1379), 
B erizona  (803), B elic iona  (901), B eliziona , Bellizona( 977) 
B ir ix o n a  (1173), B elinzona  (1055). A rm o irie s  : En 1476, 
le duc de Milan confirm ait les arm oiries de B ellinzone, 
qui portaient d ’or à un serpent d ’argent. P lus tard on 
adopta un cham p de gueules. T outes les autres v a 
riantes, y  com pris celles indiquées dans le D G S  et les 

1 A H S  1895, son t purem ent arbitraires.

B el l in zon e  en  1643. D'après u ne  g rav u re  sur cuivre de Matt. Merlan.

m aître de dessin à A arau où il fonda avec son frère le 
prem ier é tab lissem en t su isse de lithograph ie. Il a 
publié un panoram a de H absbourg et une carte scolaire  
du canton d ’Argo v ie . Il prit part à la deuxièm e exp é
d ition  des francs-tireurs com m e dessinateur m ilitaire, 
fu t fa it prisonnier et in terné à Lucerne où il m ourut. —  
Voir S K L .  —  F .-X . Bronner : Der K a n to n  A r  gau. [F.W.] 

B E L L I K O N  (C. A rgovie, D . B aden . V. D  G S). Corn.
où l ’on a trou vé des haches n éo lith i
ques et des briques rom aines. A n
ciennes form es : P ellikon , vers 1240 
ferm es des descendants de Ballo  (Förs
tem an n  I, 243). A rm o ir ie s  : d ’argent à 
un château  de sab le. Le couvent d ’En-
gelberg y  a v a it  des terres au x  X I I I e
et X I V e s. Le bailliage et les droits de 
basse ju stice  appartenaient aux frères 
Johann  et Ni k laus von  M aschwanden, 

qui les vend irent en 1353 à P eter  K rieg, de Zurich. 
La fam ille K rieg les conserva ju sq u ’en 1616. Le château  
appartenait p rim itivem en t au x  seigneurs de Bellikon  
s. Rhin (actu ellem en t B ellingen) ; en 1616 il fu t acheté
par L udw ig K eller, de B àie, et en 1640 il d ev in t la pro
priété de la fam ille Schm id , d ’U ri, qui prit le  nom  de 
Schmid de B ellikon . A la R évolu tion , il échut à la com 
mune qui fu t con stitu ée  à ce m om en t-là . La chapelle du 
château date du X V e s. Le règlem ent com m unal date de 
1706-1708. La chapelle a été con stru ite  en 1853. —  
Voir Merz : H and a tla s. —  Le m êm e : D ie G em einde
w appen  des K ls . A a rg a u .  —  Lé m êm e : W ehrbauten  u n d  
B urganlagen . —  Gfr. 51 . —  K indler von  K nobloch : 
Oberbad. Geschlechterbuch. —  Th. K aufm ann : Ueber die 
Gesch. des B olirdorfer B erges (M ns.). [O. Z.]

O r i g i n e s . La région de B ellinzone dut avoir une 
population très dense aux époques préhistoriques à en 
juger par les nom breuses trouvailles d ’objets étrusques 
et de tom b eau x gallo-rom ains fa ites à G iubiasco, P ia
nezze, Arbedo, etc. On fa it rem onter Bellinzone à l ’épo-

S cea u  de B e l l in zon e ,
2 me moitié  du X V e s. S ceau  de Bel linzone,  X VIIIe s.

que gauloise ; sous les R om ains c’éta it une place forte, 
et dans les environs les A lém annes livrèrent bataille en 
354 au x  soldats de l ’em pereur Constance. La première 
m ention  de B ellinzone se trouve dans Paul D iacre : 
De gestis Longobardorum , et dans Grégoire de Tours : 
H isto r ia  F rancorum . Tous deux l ’appellent un castrum .

D o m i n a t i o n  d e  l ’é v ê q u e  e t  d e  l a  v i l l e  d e  Cò m e . 
B ellinzone et son territoire figurent de bonne heure par
m i les possessions de l ’évêque de Còme, à  qui ils auraient 
été donnés, avec tous les droits souverains, par les rois 
Luitprand en 721, et Didier en 764. Les actes relatifs



46 BELLINZONE BELL1NZONE

à cette  donation  son t considérés com m e apocryphes, 
cependant d ’autres son t au th en tiq u es ; ainsi l ’acte de 
don ation  de Charlem agne en 803, de Louis III  en 901, 
etc . Bellinzone et le  com té appartinrent à l ’évêque ju s
qu'au com m encem ent du X I I I e s. On ne p eu t préciser à 
quelle date ils p assèrent à la v ille  de Corne : en 1192, le 
roi H enri V I donnait B ellinzone à cette  dernière, mais 
en 1200, l ’évêque y  rendait encore la  ju stice . Celle-ci 
par contre était, exercée en 1231 par les représentants de 
Come. Sous ce régim e, B ellinzone éta it gouvernée par 
un p od esta t, m ais pour ses affaires in térieures, elle jo u is
sa it d ’une grande autonom ie et a v a it un Conseil général. 
E n  1240, l ’É ta t  de Còme ayan t été d iv isé en arrondis
sem en ts, B ellinzone et le  com té firent partie de celui 
de P orta  Sala. Les évêques de Còme, cependant, con
servèren t leurs grandes propriétés dans le territoire de 
B ellinzone ; à p lusieurs reprises, celles-ci furent rem ises  
en fiefs au x  nobles de L ocam o.

Les lu tte s  contre les H ohenstauffen , sur lesquelles se 
greffèrent les r ivalités entre Còme et M ilan, eurent leur 
répercussion à B ellinzone. Frédéric I cry  v in t en 1176en- 
rôler des troupes pour son arm ée. D ans la  p a ix  conclue  
en 1196 entre Còme et M ilan, il est stipu lé que Milan 
aura des n u n c ii  à B ellinzone pour em pêcher l ’expor
ta tion  des céréales. E n  1239, B ellinzone passa avec Còme 
au p arti de Frédéric I I , m ais trois ans plus tard  H enri 
de S ax  et S im on Orelli, a lliés de M ilan, assiégèrent et 
prirent la v ille  et le château . U ne arm ée de Còme y  fu t  
b attu e et perdit 500 h om m es. Selon M eyer, il n ’est pas 
im probable que la  ch u te  de B ellinzone, ju sq u ’alors ré
p u tée  im prenable, a it eu une in fluence d éterm inante sur 
le passage de Lucerne au p arti du pape (1244) et sur le 
fa it  que, lors de la révo lte  de Schw yz et d ’U nterw ald , 
Lucerne et U ri restèrent guelfes pour n e  pas com pro
m ettre leur com m erce (1247). B ellinzone dut form er 
com m e un condom in ium  de H enri de Sax et de Sim on  
Orelli, qui gouvernèrent par l ’entrem ise de Marchisio 
della Torre, de M endrisio. En 1249, la  v ille  rentra sous 
la d om ination  de Còme, et en 1263 repassa au parti 
guelfe.

D o m i n a t i o n  d e s  V i s c o n t i  e t  d e s  S f o r z a . En 1294, 
A dolphe de N assau  é lu t M atteo V isconti v icaire im p é
rial pour la Lom bardie. E n 1303, M atteo, les R usconi et 
les g ibelins, en guerre contre les V itani de Còme, s ’em 
parèrent de B ellinzone et y  réunirent une arm ée pour 
attaq u er Lugano, V arese et m êm e Còme, où ils furent 
b attu s. M atteo céda à F ranchino B u sca  la v ille  et le ter
ritoire de B ellinzone, qui ne furent restitu és à Còme 
qu ’en 1307 contre p a iem en t de 4000 livres. Bellinzone  
fit retour à F ranchino B u sca  en 1335, et en 1340, fut 
assiégée par G iovanni et Luchino V isconti. E lle se rendit 
le 1er m ai 1340 ; les V isconti ob tin rent la v ille  et le 
château  v ieu x , tand is que les B usca gardaient le château  
neuf et leurs im m u n ités personnelles. A cette  occasion  
les fortifications durent être détru ites. Le 13 octobre  
1396, B ellinzone fu t, avec  Còme, d éfin itivem en t cédée  
à Milan par le roi V enceslas ; dès ce m om en t com m ence  
la véritab le  dom ination  des V isconti, qui ju sq u ’alors 
n ’avaien t prob ab lem ent exercé leur jurid iction  sur la  
ville q u ’en qualité de vicaires im périaux.

A la m ort de Gian G aleazzo V isconti (1402), le baron  
A lbert de S ax  s ’em para avec  les B u sca , de E len io , 
R iviera, M onte D ongo et B ellinzone, d on t il se fit donner 
l ’in vestitu re  par l ’em pereur S ig ism ond. En 1407, les 
U ranais et les O bw aldiens s ’em parèrent de la v ille  ; un  
traité d ’alliance fu t conclu  entre eu x  et les S ax . Ceux-ci 
s ’engageaien t à ten ir B ellinzone ou verte  à leurs alliés, 
et les autorisaien t à y  avoir une garnison . En 1419, les 
com tes de S ax  ven d iren t B ellinzone et le com té à Uri et 
O bwald pour 2400 fi., sous la  réserve des im m u n ités  
douanières pour les gens de M isox et de la  va llée  du 
R hin . Mais, à la  su ite  de la  défaite d ’A rbedo (1422), la  
v ille  et le  com té firent retour au x  V isconti dans le tra ité  
de p a ix  du 21 ju ille t 1426. B ellinzone d even a it le siège  
du trib un al chargé des litig es d ’une valeur supérieure à 
100 fi. surgissant entre les Suisses et le duc V isconti, et 
d épendit dès lors du p o d esta t de Còme. Après une te n 
ta tiv e  d ’Uri de s ’em parer de la v ille  en 1439, celle-ci fu t 
reconnue au  V isconti par tra ité  d 'avril 1441, m ais ce 
dernier dut exem p ter  les Suisses de tous droits de

douane, le sel excep té , ju sq u ’au x  portes de M ilan. Le 
siège de la cour arbitrale fu t transféré à L ucerne. A la 
proclam ation  de la  république am brosienne, 1447-1450, 
B ellinzone se déclara en faveur de Còme et de la  rép u 
blique contre Sforza. La république étan t to m b ée , la 
v ille  se rendit à Francesco Sforza, non sans avoir été en 
proie à la guerre civ ile . Le n ou veau  duc confirm a à la  
v ille  ses sta tu ts  et priv ilèges, 16 m ars 1450. En 1478, 
B ellinzone eut à subir un siège de 14 jours de la part des 
Suisses.

D o m i n a t i o n  f r a n ç a i s e . Le 13 ju in  1495, le futur roi 
Louis "X II prom it a u x  Suisses, s ’ils l ’a ida ien t dans la  
guerre contre L udovic le More, la  possession  de Bellin- 
zone, de L ugano et de L ocam o. En 1499 le duc fu t  
vain cu  et Louis s ’em para de B ellinzone, m ais il ne t in t  
pas sa prom esse. Il ne p u t toutefois conserver la  v ille  
qui, en janvier 1500, se sou leva  et repoussa  la  garnison  
française dans la M urata et le château  de Sasso Corbaro.

D o m i n a t i o n  s u i s s e . L ud ovic le  More a yan t été fa it  
prisonnier le 10 avril 1500, B ellinzone, craignant la v en 
geance française ne v it  de sa lu t que dans les Suisses. 
Elle profita  du passage de 900 U ranais et Schw yzois, 
reven an t probab lem ent d ’Ita lie , pour les prier de la  pro
téger contre les F rançais. Les Suisses, aidés des B ellin- 
zonais, les chassèrent de la  M urata et de Sasso Cor
baro, et la v ille  prêta serm ent entre les m ains de l ’am - 
m ann B eroldingen . Les priv ilèges furent confirm és et 
m êm e étendus par l ’acte du 14 avril 1500. Louis X II  
ten ta  de rentrer en possession  de cette  p lace forte et la  
sou m it à un blocus économ ique de 1500 à 1503. L ’ex p é
dition  des Suisses en L om bardie débloqua la  v ille , et la 
p aix  d ’A rona (10-11 avril 1503), reconnut, sous réserve  
de l ’in vestitu re  im périale, la possession  de B ellinzone  
au x cantons d ’U ri, Schw yz e t  N idw ald . C ette cession fu t  
confirm ée le 16 m ars 1508 par l ’em pereur M axim ilien , 
et en 1516 dans la p a ix  perp étu elle  avec  la  F rance. Le 
4 m ars 1501 eurent lieu  l ’in sta lla tion  du prem ier bailli, 
W alter Im hoff, et la p restation  du serm ent au x  n o u 
v ea u x  seigneurs.

L ’époque de la B éform ation  fu t re la tivem en t tran
quille à B ellinzone. Vers la fin du X V I e s ., te m ilanais  
Ortensio Landi essaya  d ’introduire la n ou velle  doctrine, 
m ais l ’in fluence de l ’archiprêtre C aratti en em pêcha la  
diffusion.

A u t o n o m i e  c a n t o n a l e . Le 4 avril -1798, les trois 
cantons souverains proclam èrent l ’ém an cip ation  de 
B ellinzone, R iviera  et B len io . La C onstitution  h elvétiq u e  
de la m êm e année fit de B ellinzone la cap ita le  du canton  
du m êm e nom , qui com prenait la  v ille  et son com té, R i
v iera, la L éven tin e  et B len io. D e 1798 à 1800, B ellinzone  
fu t occupée ta n tô t  par les Français, ta n tô t  par les A u 
trichiens ou par les R usses, et en souffrit b eaucoup . En  
1799 eut lieu  la p roclam ation  d ’un gou vern em en t pro
visoire rem plaçant les au torités h elvétiq u es . Le 29 m ai 
1801 se réun it à B ellinzone la D iète  cantonale pour 
discuter le nouveau  projet de con stitu tion  h e lv étiq u e  
qui réunissait les deux can tons tessino is en un  seu l. En  
1803, après l ’A cte de M édiation, B ellinzone est déclarée  
cap ita le  du canton  du Tessin  ; le 20 m ai, le Grand Con
seil v o ta  le transfert de la cap ita le  à L ugano, m ais la  
décision fu t cassée le 22 ju in . D e 1810 à 1813, B ellinzone  
v it  la dernière occupation  de troupes étrangères, les 
Français du général F o n tan elle  E lle resta  cap ita le  du  
canton  ju sq u ’en 1814, puis p artagea cet honneur av ec  
Lugano et L ocam o ju sq u ’en 1878. D ès lors elle red ev in t  
le seul siège des au torités cantonales.

L e s  f o r t i f i c a t i o n s . La prem ière m en tion  de B ellin - 
zone fa it  de cette  v ille  un castrum , un endroit fortifié . 
Elle s ’éten d ait entre les d eu x  collines sur lesquelles  
s ’é lèven t les ch âteau x  d ’Uri et de Schw yz. U n e rue 
unique p arta it de la porte sep ten trion ale ( P orta  d i 
Codiborgo, plus tard Porta tedesca et P orta  T ic in e se )  et 
a b ou tissa it au Sud à la  P orta  C am inada , plus tard porte  
de L ugano, et à l ’O uest à la P orta N u o v a , p lus tard  
porte de L ocam o. En dehors de la Porta N u o va  ex ista it  
le quartier de Orico, m entionné en 1100 déjà. L ’an 
cienne v ille , à l ’excep tion  de ce quartier, é ta it entourée  
de fortes m urailles dont une partie im portan te ex iste  
encore. E lle p arta it des deux châteaux  de M onte  bello 
et Caslel Grande. D e ce dernier château  p a rta it aussi
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une énorm e m uraille, en partie conservée, qui dévalait 
vers la plaine ju sq u ’au Tessin , et ab ou tissa it au delà  
de la rivière à la Torretta, grosse tour dont il n ’ex iste  
aucune trace. Elle m esurait plus d ’u n  k ilom ètre de long, 
avait 16 tourelles et une porte fortifiée, le Portone  qui 
fu t rasé en 1869. E lle éta it parcourue par un corridor 
intérieur de près de 2 m . de large sur 5 m . parfois de 
haut. Cette m uraille, qui ferm ait la vallée, porte le nom  
de M urata . La m uraille d ’enceinte de la v ille rem onte  
à la bataille de Giornico, m ais auparavant d éjàB ellin zon e  
avait des rem parts auxquels on travailla  en 1354 et à 
plusieurs reprises au X V e s. La M u ra ta  fu t constru ite

de 1487 à 1489, m ais elle ne fa isa it que succéder à un  
systèm e de défense plus ancien.

Le château de S a in t-M ich e l est connu aussi sous le 
nom de Castel vecchio, Castel grande, R ocha grande  et de 
Castello d ’Uri, parce que le 29 ju ille t 1506 il fu t attribué  
à ce canton par la D iète de B runnen. Sans le faire re
m onter au G aulois, com m e le voudrait la trad ition , il 
est certainem ent très ancien . En 1242, il aurait été dé
truit par les M ilanais ; U ri ten ta  de le raser en 1526, 
mais Bellinzone s ’y  opposa. A ctuellem ent il sert d ’ar
senal cantonal.

Le château de M ontebello, château  de Sam t-M artin, 
est aussi appelé Castel N uovo , Castello piccolo, Castello 
di Svitto, parce que attribué à Schw yz en 1506. Il ex ista it  
déjà en 1340 et fu t restauré en 1903.

Le château de Sasso Corbaro ou de Sainte-Barbe et 
plus tard d ’U nterwald  (1506). Il fu t constru it en 1479 
à la suite de la bataille de Giornico, m ais sur son em pla
cem ent ex ista it déjà une grosse tour au X I V e s. En 
1450 un Castello di Saxo  corbario  é ta it  aux m ains des 
partisans de la république am brosienne ; détru it à cette  
occasion, il aurait été rem placé par une tour.

La garde des châteaux, de la M u ra ta  et des rem parts 
était confiée par les ducs à des châtelains. En 1450 il y  en 
avait deux, un pour chacun des deux châteaux ; en

1479 ils é ta ien t trois et cinq en 1489. Chaque porte avait 
un connétable.

É g l i s e . B ellinzone est chef-lieu de pieve. Celle-ci com 
prend tout l ’ancien com té (à l ’excep tion  d ’isone et de 
Medaglia, annexés en 1500, et de R obasacco). E lle corres
pond à l ’ancienne paroisse qui fu t m orcelée en 17 p a
roisses. U ne église paroissiale est m entionnée en 977 ; 
c ’éta it sans doute Saint-B iaise de R avecchia . En 1168, 
une église ex iste  à l ’intérieur du bourg, Saint-Pierre sita  
castro B ir izone . E lle est appelée église-m ère en 1403 et 
église-collégiale en 1424. La paroisse eut de tout tem ps 
un archiprêtre et un  chapitre. Des chanoines sont m en

tionnés en 1173 ; au X V e s., ils éta ien t au nom bre de 
six . Le chapitre, dont les plus anciens sta tu ts rem ontent 
à 1371, ava it le droit de nom m er l ’archiprêtre et les cha
noines. Les Suisses cherchèrent à s ’attribuer le droit de 
nom ination  aux bénéfices ; par convention  du 24 avril 
1786, la n om ination  de l ’archiprêtre fu t réservée au 
Saint-S iège, celle des chanoines au chapitre et aux can
tons souverains. Les registres de baptêm es, m ariages et 
décès rem ontent à 1600. La confrérie du Saint-Sacre
m ent ex iste  depuis 1535, celle de S ain t-R och  depuis 
1 5 8 3 .—  Voir B S to r . 1882. —  Borrani : B ellinzona , la sua  
chiesa ed i  suo i arcipreti.

É d i f i c e s  r e l i g i e u x . L a  collégiale. On n ’est pas au 
clair sur les origines de cette  église. Les uns p lacent 
l ’église de Saint-Pierre, m entionnée en 1168, à l ’in té
rieur du Castel grande, d ’autres sur l ’em placem ent de 
l ’église actuelle. Saint-Pierre est encore cité en 1313 
ainsi que l ’église des SS. Pierre et E tienne, située à 
p roxim ité. Cette dernière fu t probablem ent réédifiée 
vers la fin du X IV e s .-com m encem ent du X V e s. En  
1424 elle éta it  église-collégiale; elle fu t agrandie de 1456 
à 1473, reconstruite au X V Ie s. et consacrée en 1565. 
La façade, com m encée en 1592, fu t reprise en 1640 et 
achevée en 1654 ; on l ’attribue soit à M icheletti de Ca- 
rasso, so it à un Rodari de M aroggia. Outre la chaire, de

Bel l in zon e  en  1864. D'après un dessin  de G. Köhler.



4 8 BELL INZONE BELLINZONE

R usca , la collégiale possède des œ uvres d ’art de valeur : 
le grand b én itier, p ro ven an t du château  de Jean-Jacques  
T rivulce à M isox ou à R overedo, les deux fresques de 
sa in t Pierre et de sa in t E tien n e, d ’A gostino Caironi 
(1885), trois tab leaux  de D eschw anden .

S a in t-R o ch , an cien n em en t S anta  Maria del P on te , 
a été con stru ite  en 1330 par G iacom o de G nosca. Elle 
passa à B ellinzonc par testa m en t de G iacom o d it des 
C attan ey . J u sq u ’en 1600 on l ’appela Santa  Maria del 
P on te  extra m uras, ou S anta  Maria d e’C attanei. D ès 
lors elle fu t  appelée Sa in t-R och , du nom  de la confrérie 
qu ’on y  a v a it fondée en 1583.

C ouvent des A u g u s tin s .  Le 17 ju ille t 1438, Zanolo 
R usca, de B ellinzone, fondait au Sud de la v ille  le cou

v en t de Sa in t-Jean  pour les A ugustins. Ce m onastère  
fu t en grande partie détruit le 25 aoû t 1768 par le tor
rent du D ragonato, et les m oines se transportèrent au 
Nord de la v ille où ils bâtiren t le cou ven t et l ’église ac
tu e lle  de S a in t-Jean . Supprim é sous l ’A cte de M édiation, 
le  cou ven t passa  en propriété à la  fam ille B onzanigo. En  
1840 il fu t le siège du gouvernem ent. La fam ille B onza
nigo conserva le patronage de l ’église q u ’elle céda à  l ’é- 
vêq u e de L ugano en 1920. L ’église est u tilisée m ain te
nan t par la  colon ie allem ande.

Coxivent de S a n ta  M a ria  delle Grazie, fondé par saint 
Bernardin de S ienne ( f  1444) et supprim é en 1848. 
L ’église a été consacrée en 1505. E lle con tien t des fres
ques im portan tes, probab lem ent du X V I e s ., et d ’autres 
qui rem ontent peu t-être au X V e s. La construction  du 
cou ven t fu t ach evée en 1495 grâce à des dons. Les reli
g ieu x  y  ouvrirent une école de belles-lettres et de p h ilo
sophie.

Couvent des U rsu lines, de Sainte-M arie de L orette, 
fondé en 1730. L ’église de Sainte-M arie de L orette fu t 
bâtie  en 1564. Supprim é en 1848, le cou ven t transform é  
d ev in t le  siège du gouvernem ent ; l ’église fu t dém olie  
en 1892, le clocher en 1921.

É c o l e s . La prem ière m en tion  d ’une école rem onte à  
1387. E n  1441, on enseignait à l ’école publique la rhé
torique, la  logique et la gram m aire, e t en 1528 aussi la

géom étrie  et l ’arithm étique. C ette école a ttira it les 
jeunes gens du L uganais et des va llées supérieures. Vers 
le m ilieu  du X V I e s. A lexandre ïr e fo g lio , de Torricella, 
fit une fondation  pour doter B ellinzone d ’une école de 
b elles-lettres ouverte à chacun, m ais surtout au x  can
d idats à la prêtrise. A cette  école succéda celle des J é 
su ites, fondée grâce à l ’in terven tion  des cantons so u ve
rains. E lle fu t ouverte près de Santa  Maria del P onte  
le 7 ju ille t 1646 avec 40 élèves. En 1675 les Jésu ites s ’en 
allèrent et furent rem placés par les bénéd ictins d ’E in- 
siedeln  qui enseignèrent gra tu item en t ju sq u ’en 1852. 
A ctu ellem ent B ellinzone possède entre autres écoles un  
gym nase techn ique, con tinu ation  de l ’école des béné
d ictins, une école cantonale de com m erce fondée en

1894, un collège F rancesco Soave (jadis D an te  A li
ghieri) fondé en 1896 et l ’in st itu t  de Sainte-M arie fondé  
en 1884 avec  gym nase pour d em oiselles à partir de 
1921.

M o n u m e n t s . Outre les ch âteau x  et les églises, il fau t  
encore citer : le palais de v ille , dont les parties princi
pales rem on tent à la fin du X V e et au X V I e s. La m ai
son de l ’a vocat S tefano G abuzzi, sur la place N osetto , 
dont une salle a des fresques du X V e s. Le pont de la  
Torretta, érigé en 1813 à la p lace de celui q u ’em porta  
la  rivière en 1515 ; il fu t rem placé en 1901 par un pont  
de fer. La chapelle M ariotta, au jourd’hui d étru ite par 
les travau x  d ’agrandissem ent de la gare, a v a it  une  
fresque de la  P ie tà  de la fin du X V e s. La fresque a été 
conservée.

H ô p i t a l . E n 1370, o n  perm it la construction  d ’un  
p etit hôp ita l, hors des m urs. En 1387, l ’hôp ita l de Saint- 
Jean reçut des legs de P ietro  R usconi. L ’hôp ita l fut 
largem ent doté en 1729 ; il reçut encore 80 000 lires en 
1828 et fu t récem m ent com plètem ent transform é et 
agrandi.

I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e . B ellinzone dut à sa p o si
tion  géographique de s ’adonner su rtou t au trafic  et au 
com m erce. Près du p on t de la Torréf ia  ex is ta it  un  port 
très im p ortan t. Le tran sit du Gothard d on n ait une  
grande im portan ce à la v ille . On estim e que vers 1360

tv .u ilA
.V-TiU-t.
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dix m ille hom m es et n eu ! m ille ch evau x  p assèrent par 
le Gothard e t  B ellinzone. La v ille  a v a it une foire de la 
Saint-B arthélem y m en tion n ée déjà en 1420. U n e im por
tante  foire de ch ev a u x  s ’y  ten a it au X V e s. La pre
mière im prim erie fut ouverte en 1798 par Giacom o  
Paganini sous le nom  de T ip o g ra fia  p a tr ia . La banque  
cantonale fu t créée en 1861. Les autres industries de B el
linzone furent celles de la so ie , de la  cire e t  la tannerie.

M o n n a i e s . U n atelier m onétaire fu t ouvert à  B ellin
zone en 1503 par les cantons souverains. On y  frappa des 
pièces d ’or, d ’argent et de billon com m unes au x  cantons  
d ’Uri, de Schw yz et de N idw ald . En 1548, l ’atelier fut 
transféré à Altrlorf. Les plus p etites  de ces m onnaies, 
de un creuzer et au-dessous p ortèrent la légende : 
M o n e t a  B e l l i n z o n e .

B ellinzone et son com té eurent beaucoup à souffrir 
des guerres, des inondations et de la peste  qui les rava
gea en 1471, 1479, 1480, 1483, 1579, 1611 et 1629.

A  citer parm i les ressortissants de B ellinzone : Gio
vann i et Bernardo M olo, les évêq u es A lessandro et 
V incenzo Molo, les Borgo, R usconi et Chicherio.

P o p u la tio n  : 1591, 200 m énages ; 1781, 1100 liab. ; 
1808, 1260 ; 1858, 1 8 9 8 ;  1900, 4 9 4 9 ;  1910, 10 406. 
La forte augm entation  de 1900 à 1910 est due en grande  
partie à la fusion avec la  v ille des com m unes de Carasso, 
Darò et R avecchia  (1907-1908). R egistres de naissances 
dès 1629, de m ariages et de décès dès 1630.

B ib liograph ie  : B S to r . 1879-1915. —  A S  I. —  A  I IS  
1895. —  P om etta  : Come il T ic ino  venne in  potere degli 
Svizzeri. —  P om etta  : B ellinzona . —  D ierauer. —  Rahn:
I  m on u m en ti a rtis tic i... nel C. T ic in o .—  P o m etta  : S u n to  
d i storia T icinese . —  Sim ona : N ote d i arte an tica . —  
B rentani : L a storia artistica della collegiata di B . —  
Brentani : La scuola p ubb lica  a B . dalle fine del 300 alla  
metà del 500. —  Meyer : D ie C a p ita m i von L o ca m o . —  
A S  G 1915, 1916 et 1 9 2 0 .—  M eyer : B len io  u . L even tin a .
—  Meyer: Z w ei D ocum ente zu r  ennetb irg . P o litik  U ris im  
Zeitalter der am brosian ischen  R e p u b lik .  —  Meyer : P o li
tica e cam pagne transa lp ine , dans S toria  M ilita re  svizzera,
II I . —  M eyer : Ueber die E in w irk u n g  des Gotlhard- 
passes a u f  die A n  fänge der E idgenossenscha ft. —  R iv is ta  
archeologica della p rov in c ia  e an tica  diocesi d i Como 
1907 —  A rch iv io  Storico lom bardo  1879. —  Franscin i : 
L a  S vizzera  i ta l ia n a .—  V egezzi : E sposizione s to r ica .—  
Borrani : T ic in o  sacro. —  B orran i: B ellin zona , la sua  
chiesa ed i  su o i arc ipre ti. —  Baroffio: M em orie storiche.
—  Baroffio : D ell’invasione  francese. —  P . A ngelico Cat
taneo  : I  L e p o n ti .—  Cantù : S toria  della città e diocesi di 
Como. —  M onti : A tt i  della v is ita  pastorale di M g r. N in -  
guarda. —  D ’A lessandri : A tt i  d i S .  Carlo. —  L aviz- 
zari : E scu rs io n i. [Celestino T r e z z i n i . )

B E L L I N Z O N E  ( C O M T É  D E ) .  Le com té ou se i
gneurie de B ellinzone eu t le m êm e sort que la v ille : de 
l ’évêque il passa à la  v ille  de Còme, puis à M ilan, aux  
de Sax, V isconti, Sforza, au x  Français et au x  Suisses.
II com prenait le d istrict actu el de B ellinzone qui com pte  
19 com m unes. En 1500, Isone et M edeglia, du va l Lu
gano, lui furent a ttribués. Il possédait un  gouvernem ent 
intérieur et un gouvernem ent politiq u e. Les affaires 
intérieures éta ien t confiées à un Conseil de 12 m em bres 
avec un chancelier, et à un Conseil général du bourg et 
du com té, com posé des députés du prem ier et des syn 
dics des villages ruraux. C ette organisation ne fu t pres
que pas m odifiée ju sq u ’en 1798.

Le gouvernem ent politiq u e éta it exercé par les repré
sentants du souverain . Sous Còme, les V isconti et les 
Sforza, il y  ava it un p od esta t ou com m issaire ducal qui 
avait sous ses ordres un lieu ten an t général. Après la 
bataille d ’Arbedo, B ellinzone d ev in t une capitainerie  
et eut un adm inistrateur de la ju stice . Les châtelains  
n ’avaient aucune part dans le gouvernem ent et éta ient 
tout à leur rôle m ilitaire. Sous la  d om ination  suisse le 
com té form a un  bailliage des 2 % cantons forestiers. 
Le bailli éta it envoyé tous les deux ans à tour de rôle 
par chacun des cantons. U n syn d ica t ven a it tou tes les 
années contrôler l ’adm in istration  du bailli, des douanes, 
de l ’église et de l ’hôp ita l. Le bailli recevait 600 lires de 
traitem ent, dont les quatre cinquièm es éta ien t payés par 
la ville avec Isone et M edeglia, et le reste par le com té.

Pour l ’adm inistration  de la ju stice  pénale, le bailli 
Dims h — 4

d evait être assisté  de trois co-juges et délibérer en pré
sence de trois jurés, m em bres du Conseil de Bellinzone.

B ellinzone v écu t toujours en discorde avec  le reste de 
son territoire Les cam pagnards cherchaien t à se sous
traire à leurs charges envers la v ille , qui s ’élevaien t à un 
cinquièm e des frais de ce tte  dernière (plus anciennem ent 
un septièm e). Outre les im pôts, les revenus du com té se 
com posaient des droits de forletto (sur les transports, 
abolis en 1809), do souste, de péage et surtout de douane  
sur les bois. —- Voir B ib liographie de l ’article précé
d en t. [C. T r e z z i n i . )

B E L L I N Z O N E  ( P i e v e d e ) . V. BELLINZONE (ÉGLISES). 
B E L L M O N T , B E L M O N T .  A ncienne fam ille de 

Schw yz, originaire de la  vallée de la  
M uota, où elle ava it très probable
m ent im m igré des Grisons. D ’après 
M artin D ettlin g  J o h a n n  aurait été  am 
m an o  de la va llée  en 1400. D epuis les 
X V I e et X V I Ie s ., elle est surtout 
répandue à Schw yz, Ingenbohl, S te i
nen et S a tte l. La branche la plus im 
portante est celle des B ellm ont de 
R ickenbach près de Schw yz. P lusieurs 
de ses m em bres se son t d istingués au  

service de leur patrie et aussi au service m ilitaire à 
l ’étranger. A rm o ir ie s  : écartelé, au x  1 et 4 de gueules, 
à deux burelles d ’argent surm ontées d ’un globe d ’azur, 
ceintré et croisé d ’argent, aux 2 et 3, d ’azur à une  
bande ondée d ’argent. A  citer dans la fam ille des B ell
m ont de R ickenbach : —  1. M a r t i n , * 25 août 1596, 
t  20 a v . 1676, bailli de Gas ter 1624-1626, du R hein- 
tha l 1640-1643 ; v ice-landam m ann 1638-1640 et 1646- 
1648, landam m ann 1652-1654. —  2. J o h a n n - R u d o l f , 
1621-1685, cap ita ine au service de l ’E spagne, chevalier  
de l ’ordre de l ’É peron d ’or. Il b â tit  en 1678 la chapelle  
de sain te M adeleine à R ickenbach, qui resta ju sq u ’en 
1808 en possession de la fam ille. —  3. J o h a n n - W a l t e r , 
fils du n° 2, * 1661, secrétaire d ’É ta t à B ellinzone 1686- 
1692, bailli du Freiam t 1695-1697, prit ensu ite du ser
v ice  en E spagne. D e retour au p ays, il adhéra au parti 
de son oncle, le landam m ann Josef-A n ton  Stadler, et 
fa illit  être im pliqué dans la fam euse affaire Stadler. 
Trésorier général, 1709-1716 et 1728-1730, bailli de 
G aster 1716-1719, en T hurgovie 1720-1724, f  en 1 7 3 0 .—
4. J o h a n n - W a l t e r - R u d o l f , 1747-1814, fu t d ’abord 
trésorier général, bailli de Locarno 1780, et en 1788 
dernier bailli schw yzois à L u g a n o .— 5. Son frère B e n e 
d i k t , 1752-1798, m em bre du Conseil de guerre lors d e là  
R évolu tion  française ; le 2 m ai 1798 des paysan s irrités 
le tuèrent à coups de fusil. — 6. J o s e f - A n t o n , fils du 
n" 5, * 1779, fu t lieu ten an t à R othenthurm  ; auteur d ’un 
pam p h let Schicksa le eines B ü rg ers von  S ch w yz. —  R en
se ignem ents de M. B elm ont, cons, national à B àie. [R.-r.] 

B E L L M U N D  (C. B erne, D . et Com. G essenay). 
A rête rocheuse, appelée aussi Cholisgrind, au Sud de 
G essenay. S u ivant la  trad ition  les condam nés éta ien t 
je té s  sur le B lu t-  ou O pferstein  qui se trou ve au pied de 
la co lline. B ellm und  éta it  un ancien refuge ou un ancien  
lieu  de ju stic e . —  Voir le 4 e rapport de la Soc. su isse de 
p réh isto ire .— J S  G U IV 159. —  A  SA  1906 ,250 . [R.M.-WJ 

B E L L M U N D ,  a b .  F am ille éte in te  du G essenay, 
m entionnée la prem ière fois en 1368. —  R u f f  aida à 
conclure la  p a ix  entre le G essenay et le V alais, le 25 
ju ille t 1393, près du D urrcnsee. —  Voir E R B  IX . —  
A rchives com m unales Saanen. [R. M.-W.]

B E L L O N I  ou B E L O N E .  Fam ille m entionnée à 
Aurigeno en 1425 et plus tard à L igornetto  et dans p lu 
sieurs com m unes. U n M a r c o  B e l o n e , de R ancate, 
m al tre-constructeur et m ineur, v écu t au X V Ie s. —  
E n 1453 un L u i g i  B e l l o n i , dont on ne connaît pas 
le lieu  d ’origine, est arbitre dans un litig e  entre les  
frères Sanseverino, seigneurs de Val Lugano, et la  
com m unauté de la  m êm e va llée . —  Voir S K L .  —  
B S to r . 1899, 1909 et 1 9 1 1. [C. T.]

B E L L O T .  P lusieurs fam illes B e llo t, étein tes au 
jou rd ’hui, furent adm ises à la bourgeoisie gen evoise  : 
en 1449 et 1464 (venue de Carignan en P iém ont) ; 
en 1494 et 1555 (venue de Bourgogne) ; en 1672 et 1771 
(venue de F averges et de R om ans en D au p h iné). 
A rm o ir ie s  : I . des B ellot de Carignan : parti d ’argent et

Décem bre  1921



50 BELL WAL!) BELMONT (BABONS DE)

de gueules à trois chevrons de l ’un  à l ’autre ; II . des 
B e llo t de B ou rgogn e: d ’azur à trois losanges d ’argent, 
au ch ef bastille d ’or. —  1. G a b r i e l ,  1744-1832, d ’une  
fam ille originaire de V ev ey , m aître graveur-ci scieur, 
bourgeois de G enève 1771, ad jo in t au Conseil des D eu x-  
Cents 1790, m em bre du Conseil lég isla tif  1790. —  Voir

S K L .  —  Sordet : D iet, 
des fa m illes  genevoises. —  
2. P ierre  -  François, 
1 7 7 6 - 1 8 3 6 ,  juriscon su lte , 
docteur en droit 1 7 9 8 ,  
m em bre de la  d irection  
de l ’h ôp ita l 1 8 0 6 ,  du col
lège électoral du D épar
tem ent du Lém an 1 8 0 8 ,  
juge au  trib un al de pre
m ière in stan ce. A  la  R es
tauration , il fu t un  des 
citoyen s qui présentèrent  
des observations et d e
m andèrent un  délai au  
su jet de la n ou velle  con s
t itu tio n . M embre du Con
seil R ep résen ta tif  à sa  
form ation , conservateur  

P .-F .  Bellot. D 'a p rè s  un portrait des h yp oth èq u es de 1 8 1 5  
à l’huile de M asso t ,  g r a v é  par Bou- a sa m ori. Proiesseur  
vier en 1837. (Collect. Maillart). honoraire de droit c iv il

et de droit com m ercial 
1819, professeur ordinaire de droit et de procédure  
civ ile  1823, il é ta it  consu lté par le  Conseil d ’E ta t  
pour tous les projets de lo is en préparation . Il 
fu t le rédacteur et collaborateur principal du Code de 
procédure c iv ile  g en evo is . A uteur d ’ouvrages estim és, 
en particu lier de l ’E xp o sé  des m o tifs  de la loi su r la 
procédure civile  p o u r  le can ton  de Genève, 1821. Il co lla
bora à p lusieurs périodiques de droit et aux A n n a le s  de 
lég isla tion  et d ’économ ie p o litiq u e . Par son testa m e n t, il 
fonda un prix qui doit être ad jugé à l ’auteur du m eilleur  
m ém oire sur un su jet de droit ou d ’économ ie p o litiq u e, 
com posé par un  docteur ou licencié  en droit reçu à 
G enève dans le  cours des d ix années p récédentes. —  
V oir entre autres G aliiïe : N o t. gen. V II, 8. —  S ord et:  
D iet, des fa m illes  genevoises. —  A .-E . Cherbuliez : 
N otice su r  la vie et les tra v a u x  de P .-F . B ello t. —  Ch. 
Brocher : P .-F . Bellot, sa  vie et son  œ uvre, en tê te  de la 
la dernière éd ition  de la Loi de procédure c iv ile , avec  
portra it. —  P ic te t  de Sergy : Le pro fesseur Bellot, dans 
S o u ven irs  et vœ ux. —  Taillandier : Eloge de Bellot, dans 
Gazette d e sT r ib u n a u x ,  16 a v .1836. —  B I N  X X . [ H . - A .  D.] 

B E L L W A L D  (G. V alais). V oir B e l w a l d .  
B E L M O N T  (G. Fribourg, D . B royé). V aste forêt, 

d iv isée en Grand et P e t it-B elm on t, situ ée  au-dessus du 
village de Chandon, et dans laq u elle  les h ab itan ts de 
D om didier, D om pierre, L échelles, Chandon, O leyres et 
R u ssy  a va ien t un droit de parcours, racheté en 1820 
par le gou vern em en t de Fribourg contre certaines con
cessions de terrain . D ans cette  forêt se trou ven t  
encore quelques ruines d ’un ancien château , berceau de 
la fam ille de B e lm on t, trop sou ven t confondue avec  les 
B elm on t, près Y verdon , de la  m aison de G randson. 
Ces sires de B elm ont sem b len t avoir fondé l ’église de 
Chandon. —  Voir D ellion  : D iet, des p aro isses. —  
K uenlin  : D iet, du  C. de F rib o u rg . [ H .  V.]

B E L M O N T  (C. Grisons, D . Im  B oden, Cercle Trins, 
Com. F ilm s). A ncien  château  à l ’E st de F ilm s, berceau  
de la fam ille du m êm e nom . Il fut très probab lem ent 
d étru it en 1352 dans la guerre entre le  baron U lrich- 
W alter von  B elm on t d ’une part et les com tes von  W er- 
denberg-H eiligenberg et leur allié le com te R u d olf III  
von  M ontfort-Feldkirch  d ’autre part. —  Voir l ’art. 
B e l m o n t ,  B a r o n s  d e .  ' [A .  M o o s e r . ]

B E L M O N T  (C. V aud, D . A igle. V . D  G S). N om  d ’une  
loca lité  dans la m ontagn e au-dessus de B ox, aujour
d ’h u i d isparue, avec  une église dédiée à la V ierge Marie 
et qui d épendait de l ’hosp ice du Saint-B ernard. Elle  
est c itée  dès 1285 ; son curé ressortait de l ’évêque de 
Sion . L ’église fu t dém olie après la R éform ation . La 
B ib lio thèqu e cantonale à Lausanne possède d ’elle un  
m issel du X I V e s — D H V .  [M. R.]

B E L M O N T  (C. V aud, D . L ausanne. V . D G S ) .  V il
lage au N ord -E st de L ausanne. Il ap p artenait au cha
p itre de L ausanne, et son  église dédiée à sa in t Martin 
avait été  con stru ite  au X I I e s. par les an cêtres du cha
noine Pierre d ’É chan d en s. A la  R éform ation , il d ev in t  
la  propriété de Berne sous réserve de droits de ju r id ic
tion en faveur de la  v ille  de L ausanne et que celle-ci 
ab andonna en 1730. L’église fu t reconstru ite  en 1595  
et en 1904 ; on y  v o it  un calice du X V e s ., une coupe et 
des channes du siècle su iv a n t. A la  fin du X V I I e s., 
on décou vrit à B e lm on t des houillères qui son t encore 
ex p lo itées. Le territo ire de B elm ont con tien t le v ign ob le  
do R och ette  qui, à p lusieurs reprises, a glissé  vers la  
P audèze ; un p on t du chem in  de fer L ausanne-B erne  
le  dom ine au jou rd ’h u i. —  D H V .  [M . R . l

B E L M O N T  (C. V aud, D . Y verd on . V .D G S ) . Loca-

B e l m o n t  p r è s  L a u s a n n e .  D’a p r è s  un  d e s s in  de  E. -D. T u r r i a n .

lité  avec  ruines d ’un ch âteau-fort qui é ta it  autrefo is le 
centre d'une seigneurie im portan te  em brassant 18 v illa 
ges. La seigneurie de B e lm on t fu t  acquise en 1390 par 
Gui de la Trem oille, cham bellan  du roi de France, dont 
le  p etit-fd s la v en d it en 1427 au duc de Savoie. E lle fut 
aliénée de 1447 à 1470 au x  Chalon, princes d ’O range, et 
fit de nou veau  retour au x  Savoie, dont hérita  en 1497 
François de L uxem bourg, v icom te de M artigues, qui 
la posséda ju sq u ’en 1536 à la conquête bernoise. Les 
com m issaires bernois firent raser le ch âteau . François 
de L uxem bourg rentra en possession  de la seigneurie  
de 1547 à 1553 ; elle passa de là  aux R obin  et au x  
F ryod. Le gouvernem ent bernois la  reprit en 1564 et 
la garda ju sq u ’en 1798. —  D H V .  (M. R.]

B E L M O N T  ( B A R O N S  DE)  - A ncienne fam ille in d i
gène de la H a u te -R h étie . A r m o ir ie s :  d ’or à un lim on  
d ’escalier posé en bande su p p ortan t trois m arches de 
sable. Les B elm ont furent parm i les prem iers à porter
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le titre  de baron dans les G risons. Au m om en t de leur  
plus grande prospérité, ils é ta ien t, av ec  le cou ven t de 

D isen tis, les seigneurs les p lus puissants  
de VOberland grisou. Ils posséd aien t la  
h au te  ju stice  dans l ’éten d ue de leurs 
terres, ainsi que le p atronage des 
églises de Saint-M artin  à Ilanz, d ’Igels, 
de P le if e t de K iistris.

La se igneurie fam ilia le : le  château  
dont ils p ortaien t le nom  et le v illage  
de F lim s, le château  et le  v illage  
d’E m s et le v a l L ugnez é ta ien t autre  
fo is possessions de la  branche aînée  

des G uelfes, m ais on ne sa it pas com m ent ils ont 
passé au x  B elm on t. Les B e lm on t so n t m entionnés  
aussi au W urtem berg au x  X I I I e et X I V e s. Outre  
les possessions su s-m en tionn ées, ils  av a ien t encore 
Uanz et le  va l de V ais ; le  château  d ’A lt-A sperm ont  
leur aurait appartenu  a v a n t d ’être propriété de l ’évêché.
 1 . L u t o fr id u s  est le prem ier m en tion n é, en 1139. —
2. R u d o l f ,  chanoine de Coire, t  1204. —  3. K o n r a d ,  
chanoine, fu t élu en 1272 évêq u e de Coire ; l ’in sta lla 
tion  sous le nom  de K onrad II I  n ’eut cependant lieu  
q u ’en 1275 ou 1276. 11 prit énergiquem ent en m ains les 
in térêts de l ’église et ob tin t en 1275 du roi R odolphe la 
confirm ation des droits et libertés de son ch ap itre; il 
appela les D om inicains à prêcher dans le  d iocèse et 
fonda le  couvent de S t.-N ico la i à Coire pour les recevoir. 
Il b â tit  la  forteresse de F urstenburg d a n sle  V in t: ch gau  
pour protéger les gens du cou ven t contre les baillis de 
M atsch. En 1275 il rem it en v iager à W alter von  V az le 
château  d ’A lt-A sperm ont av ec  le ham eau de Moli- 
nära et les v illages de Trim m is et T om ils. A ppelé au  
concile provincial de M ayence en 1282, il tom b a m alade à 
Dieburg où il m ourut le 25 sep t. Il fu t enterré dans la 
cathédrale de C oire.—  4 .  J o h a n n , p articipa en 1333 à la 
guerre entre les W ald stä tten  et l ’ab b aye de D isentis  
au côté de ce tte  dernière, e t collabora au traité de pa.ix. 
—  5. U l r i c h - W a l t h e r ,  fils du n° 4 ,  est le  dernier des
cendant m âle des B e lm on t. E n gagé en 1352 dans une 
guerre contre les com tes de W erdenberg-H eiligenberg  
et le com te R u d olf III  von  M ontfort, ceux-ci brûlèrent 
Ilanz et, selon  to u te  p robab ilité , détru isirent le château  
fam ilial. U lrich -W alther se retira au-dessus d ’Ilanz et 
b attit  com p lètem en t ses ennem is. Le com te R udolf 
fu t fa it prisonnier avec  38 nobles ; il dut laisser ses 
deux fils en otage ju sq u ’à p ayem en t de la rançon. 
U lrich-W alther m ourut peu après, b ailli de la  v ille  de 
Coire, en 1371. —  6 A d e l h e i d ,  son un ique sœ ur, 
épousa d ’abord H einrich  von R âziins, puis H einrich  
von M ontait, d on t elle recu eillit to u te  la succession . A 
sa m ort en 1390, la se igneurie de B elm on t passa  à la  
m aison de S ax-M isox. —  Voir J u v a lt  : F orsch, u n d  
N ekro lo g iu m . —  Mohr : Codex d ip lo m a ticu s. —  P lan ta  : 
H errschaften . —  T hom m en : Schw eiz. U rku n d en . —  
W artm ann : U rku n d en . —  v . W eech  : Codex d ip lo m a 
ticus S a i. [A. M o o s e r . J

B E L M O N T  (S E IG N E U R S  D E ) . A rm e s  : de sa 
ble à la croix d ’argent. Le prem ier propriétaire du châ
teau de B elm ont, en 1154, futBARTHÉLEMY d e  G r a n d 
s o n ,  sire de la Sarra. L ’un de ses fils, J o r d a n ,  fu t la sou
che d ’une prem ière branche des seigneurs de Belm ont. 
Jordan, m ort en 1227, fu t très m êlé au x  affaires de 
l’église de Lausanne : il fit de B elm on t un bourg à m ar
ché qu’il v ou lu t va in em en t opposer à celui d ’Y verdon. 
Sa petite-fille  B lanche épousa vers 1270 Jaques de 
Grandson, frère du chevalier O thon de Grandson, et 
fut ainsi la souche d ’une seconde fam ille de seigneurs 
de Belm ont, seigneurs en m êm e tem ps du château  de 
Grandson. Cette fam ille finit à H ugues en 1389. —  
Voir art. G r a n d s o n . —  L. de Charrière : Les dynastes 
de Grandson. —  D H V .  —  H H V  1920. [M. a ,]

B E L M U N D  (G. Berne, D . et paroisse N idau. V. 
D G S). Vge et com m une où ex isten t des v estiges d ’une 
voie rom aine qui d evait relier P ort par N idau et le 
Grand Marais à la route m ilitaire d ’A venches à Soleure. 
Des barres de l ’âge du fer y  furent découvertes (Musée 
Schwab à B ienne). Le com te G uillaum e III de Bourgo
gne y  fonda en 1107 un prieuré clunisien qui fu t trans
féré sur l ’Ile de Saint-P ierre vers 1127. B elm und, dont

l ’église, dédiée à  sa in t G angolfe, ex ista it  avan t le prieu
ré, resta encore lon gtem p s une paroisse, m ais devin t  
en 1453 une an n exe de la paroisse de Port et passa  
après la  R éform e avec  elle à celle de N idau. B elm und, 
qui a v a it passé à Borne en 1389, form ait avec Port, 
Ipsach et S t. N ik laus, un des six  quartiers de 1 'Obere 
G rafschaft. Il s ’y trouvait un signal. Un incendie détru i
sit une partie du village lors du passage des alliés en 
décem bre 1813. —  U ne fam ille de ce nom , originaire 
p eu t-être de B elm und, éta it bourgeoise de Berne au 
X V e s .  —  Voir v . Mu linen : D as Seeland, p . 1 1 .  [E .  B.) 

B E L O T ,  J e a n , originaire de R ouen. Un des plus 
anciens im prim eurs de notre  
pays. Il travailla  à L ausanne  
(1493), à G enève, à Grenoble. 
A G enève, où il fu t reçu bour
geois en 1494, il im prim a la  
prem ière éd ition  des F ranchises 
d ’Adhem ar Fabri (27 ju ille t 
1507), d ’après la traduction  
française de M onthyon.—  V oir  
G auilieur : E tudes su r  la ty 
pographie genevoise, dans B I G  
II , 33. —  S K L .  —  C atalogue 
de l ’A r t  ancien  à l ’E x p o s itio n  
de Genève, 64, 86 —  Catalogue  
de la bibliothèque S trœ h lin , p .
19. [E. Tr.]

B E L O T T E  (LA)  (C. Ge
n ève, R ive gauche, Corn. Cologny. V. D G S ).  E n sem 
ble de m aisons rurales et de v illas sises au bord du 
lac. S tation  lacustre de l ’époque néolith ique. Le h a 
m eau de La B elo tte  d ev in t genevois par le traité  de 
Turin du 3 ju in  1754, conclu avec le roi de Sardai- 
gne. La frontière fixée à cette  époque est restée celle  
de la com m une de Cologny. Le nom  de vers « la B el- 
lo tta z  » ou « au Crest de la B ellotaz » apparaît en 
1692. D ès 1767, les pêcheurs de V ésenaz établirent à 
La B e lo tte  des baraques de bois pour serrer leurs file ts  
m algré les défenses de la Seigneurie, le lieu  étant déjà  
signalé en 1762 com m e un endroit de rencontre de con
trebandiers. Ce fu t l ’origine de la p ittoresque pêcherie  
qui s ’est conservée in tac te  au m ilieu  des constructions  
du X I X e et du X X e s. —  Voir Arch. d ’É ta t G enève : 
F ie f de la B âtie-C hollex 1 ; Savoie 27 ; N otaires ; 
H C. —  Z eitsch rift fü r  schweizerische Rechtsgeschichte, 
1921. [P.-E. M.]

B E L P  (C. Berne, D . Seftigen . V. D G S ).  Com mune 
politique et paroisse. En 1228 P erpa . 
A rm o ir ie s  : écartelé, au x  1 et 4, de 
gueules, au x  2 et 3, d ’argent. A la  
H ohliebe, sur une ancienne terrasse 
au bord de l ’Aar, on découvrit en 
1840 une série de tom beaux, proba
blem ent de l ’époque além annique ; en 
1899, un tom beau  à incinération de 
l ’âge du bronze. D ans les fossés de la 
Zeig, on a m is au jour deux tom b es de 
l ’époque de La Tène ; dans celles de 

S teinibach , des objets de l ’âge du fer ..11 faut citer en
core la  découverte d ’un p etit  anneau d ’or en spirale, 
p robablem ent de l ’époque de La Tène. Le F ahrhubel 
et la l ià s te l im a tt  seraient, su ivan t Jahn, l ’em place
m en t d ’un C astrum  ad r ip a m  A rolae, m entionné dans 
les docum ents. —  Voir A. Jahn : K t. B ern . —  R apport 
du m usée historique de Berne 1901, 1904. [O. T.)

L a baronnie de Belp appartint ju sq u ’en 1383 aux  
nobles von  B elp-M ontenach, dont le château , situé sur 
le versan t Nord du B elpberg, fu t détruit en 1298 par les  
B ernois. En 1327 fu t constru it dans le village de Belp un  
n ouveau  château  en bois qui fu t dém oli en 1760. En 1383 
la seigneurie fu t vendue à P eterm ann von W abern ; de 
1491 à 1550 elle appartin t au x  nobles von  Stein  et Lu- 
ternau , plus tard exclu sivem en t à ces derniers. E n 1624  
elle passa au x  Stiirler, en 1700 aux de M urait, et de 1721 
à 1798 au x  de W atten w il. Le château , rebâti en 1630, fu t  
acheté en 1812 par le gouvernem ent bernois du baron  
K arl von  W a tten w il. L ’église, dans le décanat de K öniz, 
est m entionnée pour la prem ière fois dans le Cartulaire 
de Lausanne en 1228. En 1334, elle fu t donnée au couvent

J e a n  Relut.  
M a r q u e  d ' im p r i m e r i e .
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d'Interlaken  par la v eu v e  et les fils d u se ig n eu rd e  M onte- 
nach . Lors de la  suppression  des cou ven ts, en 1528, le 
droit de patronage éch u t au gouvernem ent bernois ju s
q u ’en 1798. L ’ancienne église, restaurée en 1920, est ornée 
de fresques d a tan t de 1460 environ; p a tro n s: sa in t Pierre 
(et sa in t Q uirinus). La chapelle, dédiée à ia  V ierge, fon 
dée par les seigneurs de Belp , passa, en 1490, à la  p a
roisse d ’In terlak en . Il y  ava it une léproserie à B elp . D e
pu is 1803 Belp est chef-lieu  du d istrict de Seftigen . 
A van t que la  Guvbe fû t canalisée, le v illage  a v a it beau
coup à souffrir d ’inondations ; depuis l ’ouverture du 
chem in  de fer de la  va llée  de la  Gurbe, il a pris beau
coup d ’exten sion . On y  a étab li en 1844 une fabrique  
de drap (B ay & Cle) et une fabrique de ga lactina  ; l ’agri
cu lture a acquis de l ’im portance, en p articu lier la cu l
ture des légum es. R egistres de naissances et de m a
riages dès 1549, de décès 1728. P o p u la tio n  : 1764 : 
173 m ais., 789 hab.; 1818 : 259 m ais., 1293 hab.; 1850 : 
304 m ais., 1970 hab.; 1880: 418 m ais., 2069 hab.; 1910: 
2943 hab.; 1920 : 3211 hab . —  Voir Beiträge zu r  H e im a t
k u n d e  des A m te s  S e ftig en . —  L L .  —  W irz : R eg. IV , 
159. [ H .  A n d r e s  et G-. B.l

B E L P - M O N T E N A C H  ( S E I G N E U R S  D E ) .  F a 
m ilie de barons, originaire peu t-être  de la Bourgogne. 
A rm o ir ie s  apocryphes de la  seigneurie de B elp , portées 
a ctu ellem en t par le  v illage  de Belp (voir l ’art, précé
d en t). A rm oiries des M ontagny-M ontenach  : paie d ’ar
gen t et de gueules de s ix  p ièces au ch ef d ’argent. —  1. 
O l d a r i c u s  d e  B e l p a , tém oin  vers 1107 et 1111. Su i
v a n t  ce d ocu m ent de 1111, il a u n  fils — 2. R o d o l p h e , 
qui parait être le  R odolphe m en tion n é dans un acte de 
1146 avec  son  frère —  3. C u n r a d u s  d e  M o n t a n i a c o  
(M ontenach, M ontagny). Les d escendants de ce der
nier restèren t en  possession  de M ontagny ju sq u ’en 
1405 (voir M o n t a g n y , S e i g n e u r s  d e ) .  Par contre, la  
lignée du n° 2 : —  4. B u r c h a r d  I , 1175, qui à la su ite  
du sou lèvem en t contre B erth old  V de Zähringen fut 
chassé de Belp et d ev in t pour quelque tem ps seigneur  
de Safenw il en A rgovie. —  5. W e r n h e r , 1223. —  6. 
B u r c h a r d  II , m en tion n é a v a n t 1254 com m e seigneur  
dans le  p ays d ’U ri, s ’éte ig n it avec  ce dernier. Belp  
sem ble avoir appartenu  déjà en 1239 au  p etit-fils  du 
n° 3 —  7. A i m o  I de M ontagny. Son fils —  8. A i m o  II 
d u t prêter h om m age en 1254 à Pierre de Savoie pour 
B elp , M ontagny L ovons et L en tign y . Les en fants du 
n° 8 se p artagèrent ses b iens : —  9. G u i l l a u m e  d ev in t 
seigneur de M ontagny e t  —  10. H a r t m a n n  reçut B elp, 
d onnant ainsi naissance à une n ou velle  fam ille  de se i
gneurs de B elp . —  11. U l r i c h , fils du n° 10, prit en 
1297 et 1298 le parti de Fribourg contre Berne. Après le 
com bat du D onnerbühl (2 mars 1298) les Bernois m ar
chèrent sur Belp et détru isirent le  château  après l ’a 
voir assiégé p en d an t douze jours. E n 1306, Ulrich  
conclu t avec  les Bernois un  tra ité  de p a ix  et de com - 
bourgeoisie, d ’une durée de 20 ans. —  12. K a t h a 
r i n a , p etite -fille  d ’U lrich , la  dernière des B elp , épouse  
Pierre d ’E stavayer  et vend  en 1383 la  se igneurie de 
Belp. —  Voir F R B .  —  H absburger U rbar I I , 196. —  
W urstem berger : Gesrh. B e r n .—  v . W atten w il : Gesch. 
B ern . —  R. Dürrer, dans J S G  24, 16. —  F A  1903. —  
A H S  1905, 49. —  A F  1918. —  Merz : B u rgen  u n d  W ehr
bauten A a rg a u . [ T h .  G r æ n i c h e r  e t  H .  T . [

B E L P E R R I N .  F am ille neuchâtelo ise , originaire de 
Seloncourt (M ontbéliard), naturalisée neuchâtelo ise  en 
1725 e t  attrib u ée à ia  com m une des B renets en !8 6 3 . [L.M.]  

B E L P R A H O N  (all. T i e f e n b a c h )  (G. Berne, D . M on
tier. V . D GSL Com. et vge  dans la  paroisse de M ontier. 
A rm o ir ie s  : d ’argent à un  v illage  entouré de trois sa 
pins de sinop ie sur une terrasse du m êm e, accom pagné  
en ch ef de d eu x  étoiles de gueules. B elp ra n  au X I I e s. 
Belprahon fa isa it partie de la  courtine de M outier- 
G randval, puis du chapitre du m êm e nom , qui y  exerça  
la m oyenne et la basse jurid iction  ju sq u ’en 1798. P opu
la tion  : 1850, 126 hab.; 1900, 188 ; 1910, 147. [ P . - O .  B . ]  

B E L T R A M E L L I ,  F R A N C E S C O ,  d ’une fam ille de gra- 
veurs-ciseleurs de R onco sur A scona trava illan t à la  
cour des P apes. Francesco y  est m entionné en 1600 et 
en 1618. Il é ta it graveur-ciseleur sur la iton  et fils 
d ’A ntonio . —  Voir S K L .  —  B Stor:  1885. —• S im ona: 
N ote d ’arte antica . [C. T.]

B E L T R A M E L L O ,  JACOBUS, de T orricella. S u ivant  
une inscrip tion  du 20 aoû t 1586 sur un tableau  de l ’église  
de Torricella représentant le ju gem en t u n iverse l, il 
serait peintre. S u ivant R ahn, B eltrâm ello  à la fin du  
X V I e et au com m encem ent du X V I I e s. tra v a illa it  non  
com m e peintre, m ais com m e arch itecte à la reconstruc
tio n  de l ’église paroissiale de Torricella. Il a v a it com m e  
associé P ietro  de Sigirino. —  Voir S K L .  —  Sim ona : 
N ote d ’arte an tica . [C. T.l

B E L T R  AIVIIN I . Le 15 février 1798, les frères B el- 
tram in i, à la  tê te  des paysan s de G asiano, de P onte  
Tresa et du M alcantone chassèrent à m ain arm ée, au- 
delà de la Tresa, une bande de Cisalpins qui v o u la ien t  
occuper le  pays par la force et l ’annexer à la R épublique  
Cisalpine. Ils a b attiren t l ’arbre de la liberté, p lan té  sur  
le p on t, et le je tèren t avec  le drapeau cisalpin , dans 
la  rivière. —  Voir V egezzi : E sp o siz io n e  storica  II I ,  
229. [C. T ]

B E L W A L D ,  B E L W A L D E R .  F am ilie originaire 
de F iesch  (V alais). —  S i m o n ,  prêtre et chanoine à Sion  
de 1407 à 1445. La fam ille se répandit au X V I e s. à 
B ister et G rengiols, plus tard à Obervvald. U ne autre  
branche a lla  hab iter L ötschen  au X V e s. sous le nom  
de Belvvald, et se répand it à T ourtem agne, Ers m att et 
L oèche. —  B W G .  [ D . I . ]

B E L Z I N G E R .  F am ille  de la  v ille  de Zurich qui a 
com pté p lusieurs m em bres du Grand Conseil, f  1671. 
A rm o ir ie s  : d ’azur à une fleur de lys d ’or entourée d ’une  
m arque de m aison  du m êm e. — 1. H a n s ,  m aître des 
postes françaises, j-1568. —  2 .  H e i n r i c h ,  frère du n ° l ,  
m em bre du trib un al de la  v ille  1536, am m ann de Stein  
s. R hin 1540, f  1550. — 3. H a n s ,  dép u té à G enève en 
1584 pour la  p restation  de l ’alliance conclue entre  
cette  v ille  et Zurich et B erne, f  en 1585. —  Voir L L . —  
G autier: H is t, de Genève V . [F. H.]

BÉ IVI ONT(enall.ScilôNBERG) (G .Berne, D .F ran ch es-  
M ontagnes. V . D G S ). V ge m entionné pour la  prem ière 
fo is en 1330. A ncienne form e : B elm on t. E n  1382, les 
h ab itan ts de B ém ont son t cités d evan t le  château  de 
C hauvilier où ils refusent de payer les droits d ’angal 
réclam és par Sain t-U rsanne pour l ’entretien  et la répa
ration  de ses m urs. Le B ém on t fa it partie de la paroisse  
de Saignelégier, et sa chapelle se trouve au ham eau de 
La B osse. P o p u la tio n  : 1770, 300 hab . ; 1818, 582 ; 
1850, 612 ; 1880, 632 ; 1900, 637 ; 1910, 522. —  Voir 
T rouillat. —  D aucourt : D iet, historique  V I. [G. A.] 

B E N D E L .  A ncienne fam ille bourgeoise de S chaff - 
h ou se. A rm o ir ie s  : de gueu les à un com 
pas ouvert d ’or. B endel v ien t du pré
nom  P anta léon . —  1. CONRAD, * 23 
aoû t 1552, vigneron  à E rzingen, acqu it 
la  bourgeoisie en 1575 pour 10 fl. —  2. 
H a n s ,  p eintre et lithographe, * 18 oc
tobre 1814, étu d ia  à M unich, élève de 
K aulbach  avec  lequel il fit un v o y a g e  en 
Ita lie  en 1838. Son œ uvre principale, 
une série de scènes d ’h isto ire su isse, 
pein tes à la  fresque de 1852 à 1853, se 

trouve au C harlottenfels à Schaffhouse. On lui doit aussi 
le  dessin  du N ü n ig lö g g li  à Schaffhouse; f  28 novem bre  
1853. —  3. F e r d i n a n d - A u g u s t ,  * 19 janvier 1846, é tu 
dia à Zurich et L eipzig et enseigna durant quinze ans le 
la tin , l ’allem and et l ’h isto ire à l ’école réale des garçons 
à Schaffhouse, puis dès 1886 à sa m ort, à l ’école réale  
des filles. Il publia  dans l ’A S G  : J o h a n n  von M üllers  
theol. E xa m en , et en collaboration  avec  G. W alter et
C .-H . B ächtold  1’ U rkundenreg ister fü r  den K t. S c h a ff
hausen  987-1530, f  22 jan v ier  1911. —  4. H E I N R I C H ,  
professeur, * 30 janvier 1845, étudia  à Zurich et à Paris ;
1869-1878, m aître de langues anciennes au gym nase  
de S a in t-Gall. Il é ta it  en m êm e tem ps conservateur des 
collections h istoriques de la Société d ’h isto ire de Saint- 
Gall, et en 1877 le D irectoire com m ercial le chargea de 
créer un m usée des arts et m étiers de Saint-G all. E xp ert  
fédéral pour l ’enseignem ent in dustriel et techn ique  
1885-1911 A uteur de : A u s  alten u n d  neu en  Z eiten , dans 
S i. G. N b l.  1879 ; S tu d ie  zu r  F rage der gewerbl. E rz ie 
h u n g  in  der Schw eiz, 1883. —  Voir W ap p en b u ch  der 
S ta d t S ch a ffh a u sen . —  S K L .  —  Der gewerbliche F o rt
b ildungsschüler  II , fase. 1. —  G enealog. R egister der
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m ents su isses M ay en H ollande et R overea, 1801 pasteur  
à Seevvis, 1805-1820 professeur à l ’É cole cantonale, 
q u ’il dirigea de 1808 à 1814, pasteur à S ain te-R égu la  
1808 et 1809 à Saint-M artin  de Coire. Bourgeois de cette  
v ille  1809. E n 1815, 
il d ev in t d oyen  de la 
Ligue de la M aison- 
D ieu , t  23 avr. 1820.
—  Voir M. V alèr :
D ie evangel. G eistli
chen a n  der S t. M a r
tin sk irch e , p . 1 Vi
l i  6. —  B ü n d n er Zei- 
tu n g  1 8 3 2 , n ° 3 4 . | L . J . ]

B É N É D I C T I N S  
( O R D R E  D E S ) . R e
lig ieu x  soum is à la  
règle de sa in t B enoît.
D ans le territoire de 
la Suisse a ctu elle , des 
m oines irlandais fu 
rent les prem iers 
m issionnaires et fon 
dèrent nom bre de 

I cou ven ts : R om ain- 
m ôtier (fondé très 
probab lem ent par 
sain  t R om ain , restau 
ré au d éb u t du V I I e Moine bénédictin. D'après une gravure 
s.), Dis eil lis (en 613), sur bois de Jost Ammann en 1585. 
S ain t-G all (en 615), (Recueil des costumes d'ecclesiastiques 
Sain t-U rsanne (dans catholiques),
la  prem ière m oitié  du
V I I e siècle), M outier-G randval (vers 666), Sa in t-Im ier  
(probab. V I I I e s.), dans lesquels fu t  in trod u ite  déjà  
au x V I I I e et I X e s. la  règle de sa in t B enoît. Ces 
cou ven ts ne form aient pas un véritab le ordre. In d ép en 
d an ts, ils n ’é ta ien t rattachés les uns aux autres que par 
un lien  très lâche. S u ccessivem en t d ’autres cou ven ts de 
b én éd ictin s furent fondés : R eichenau (720), P fäfers (730, 
annexe de R eichenau), Schönenw erd (prob.778), R heinau  
(vers 780), M ünster (G risons) (vers 800), Sain t-L éger à 
L ucerne (annexe do M urbach, 850), B ischofszell (annexe  
de Saint-G all, 890),
A m sold ingen  (930),
E insiedeln  ( 934 ),
S te in  s. R hin  (966),
Lu try (1025), Muri 
( 1037), A llerheili
gen près Schaffhouse  
( 1052), W agenhau
sen (1083), Beinw il 
(1085), Cerlier (vers 
1085), F isch ingen  
(p e u t-ê tr e  X I I e s.),
Broc ( X I I e s .? ) ,  H er- 
zogcnbuchsee (1109),
G enève, S ain t-Jean  
( 1 1 1 3 ) ,  E ngelberg  
(1120), Trub (1130),
Schönthal (1 1 4 5 ) ,
A lt S t. Johann (1152  
et N eu  S t. Johann  
1629), W angen s. A.
(1257). L ’abbaye de 
C luny fondée en 910  
d ev in t le  noyau  
d ’une nouvelle  con- Abbé bénédictin. Gravure sur bois de 
grégation . En 929 Jost Ammann de 1585. (Recueil des cos- 
R om ainm ôtier fu t tûmes d’ecclésiastiques catholiques), 
an n exé à Cluny.

A près divers essais de cen tra lisation , le  pape B enoît  
X I I  dans sa C onstitution  S u m m i m a g is tr i, appelée  
ordinairem ent B ened ic tina  (1336), form ula des pres
criptions d étaillées sur la  con stitu tion  et la v ie  
de l ’ordre q u ’il d iv isa  en 36 provinces. Lors de 
la R éform ation , p lusieurs cou ven ts de bénéd ictins 
disparurent en Suisse ; ceu x  qui ex ista ien t encore se 
groupèrent en 1602 en congrégation  helvétiqu e, n o ta m 
m ent Saint-G all, E insiedeln , Muri, F isch ingen  et P fä-

Stadt Schaffhausen (M us.) —  N otizen  zur F am ilien 
geschichte B endel (M ns.). [ W a n n e r - K e i .l e r .1
° B E N D E R  ( B I N D E R ,  B Y N D E R ) . F am ilie  du 
val d ’E n trem on t (V alais) répandue en su ite  dans la  
châtellenie de S aillon. A ujourd’hui une des fam illes les 
plus nom breuses de F u lly , où elle reste  à  peu près con
finée. — 1. P i e r r e ,  v ice-ch âte la in  du va l d ’E n trem on t  

20. —  2 .  T h o m a s ,  châtela in  1515. —  3 .  D o m i n i q u e ,  
de F ully , jésu ite  1757, professeur à  B rigue et de 1768  
à 1779 à Si on. Il p ub lia  en 1774: E in e  A n le itu n g  zu  der 
Geographie. —  Voir B W  G 1. —  de R ivaz : T opo
graphie. [T a .  et D .  I.]

B E N D L I K O N ,  B Æ N D L I K O N  (C. Zurich, D. Mor
gen, V. D G S ). V illage de la paroisse de K ilchberg, 
appartenant a van t 1798 au haut-bailliage de I-Iorgen- 
Thalwil. On y  a découvert quelques objets néo lith iq u es.

B e n d l ik o n .  D’a p r è s  u n e  a q u a t in t e .

Premières m entions : P a n ch iln h o n  1153, B enchlinhoven , 
Benchelinchon  (ferm es des descendants de Panchilo) 
1155, B en ck lin ko n  1273, B en tliko n  1366, B e n k lik o n  1370. 
En 1305 ce nom désigne aussi to u te  la cô te  d om in an t le 
village. Au m oyen âge, les couvents du G rossm ünster et 
du Fraum ünster, d ’IE tenbach, de Beuggen, de Fraucntal 
et d ’Engelberg, de m êm e que des nobles et des bourgeois  
de Zurich y  possédaien t des terres. Lors de la guerre de 
Zurich, Bendlikon fu t brûlé par les Confédérés (26 m ai 
1443). W aldm ann y  possédait probablem ent une m ai
son de cam pagne qui serait, su ivan t la  trad ition , un 
vieux b âtim en t a tten a n t à la  m aison  « Seew art ». Lors 
du soulèvem ent dirigé contre lui, Bendlikon prit le parti 
de la ville, et de ce fa it fut pillé par les riverains voisins  
(12 mars 1489). D ès le X I I I e s., la culture de la v igne fut 
im portante à B endlikon, m ais elle d im inua fortem ent 
dans la seconde m oitié du X I X e s. En 1900 la  fabrique  
de chocolat Sprüngli fu t transférée à Schoren près 
Bendlikon. P o p u la tio n  : 1634, 100 ; 1850, 261 ; 1888, 
308 ; 1900, 410 hab. —  Voir H eierli : A rchäol. K arte des 
K ts. Z ürich . —  U Z  I, IV . —  Q SG  N S, A ctes I. —  
Vogel : C hroniken u n d  M em . T ig u r . I -I I . —  Binder : 
Chronik von K ilchberg . —  Frick : G em eindebuch der 
Zürichseeufer. —  Jahresbericht der geo gr.-et hno gr. Ges. 
Zürich, 1916-1917. [W. U l r i c h .]

B E N E D E T T O ,  DE L o c a r n o , relig ieux franciscain . 
Bon orateur, il prêcha en Sicile, à Gênes, à V enise, et 
dès 1540 fu t un des prem iers à souten ir G iovanni B ecca
ria dans sa te n ta t iv e  d ’introduire la réform e à L ocam o. 
—  Voir Barofllo : M em orie . —  N essi : M em orie  storiche 
di Locam o. [C. T.]

B E N E D I C T .  Fam ille  de Schieins, B asse-E ngad ine, 
dont sont issus p lusieurs pasteurs. —  1. B e n e d i k t  d e  
B e n e d i c t i s , reçu dans le synode à F etan  en 1754, par
tisan des idées du com te Z inzendorf et des frères m o- 
raves. —  Voir : J H G G  1902. —  J . A ndr. Sprecher: 
Gesch. der R e p u b lik  dpr drei B ü n d e  II , p . 412 —  2. D o
m i n i k - S i m e o n , * 1768, 1796-1801 aum ônier des régi-
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R eg u la  M o nachorum . —  P . P ius B ih lm eyer : D ie Regel 
des ht. B en ed ik t, B ib lio thek  der K irchenvä ter, t.. 20. —  
Sur l ’ordre des B énédictin s : v . M ülinen : H elvetia  
sacra . —  D ie schw eizerische B en ed ik tin erko n g reg a tio n  in  
den ersten drei Ja h rh u n d erten  ih res B estehens, F estsch rift, 
1902. —  Dorn. B esse : L es B én éd ic tin s en F rance , Science  
et R e lig io n  1903. —  D . U rsm er Berlière : L 'O rdre m o n a s
tique des orig ines au  X I I 0 s. —  C uthbert B u tler  : B ene
d ic tine  M o nach ism e. [St,|

B E N E D I C T I S ,  FRA G a b r i e l e  de ,  m oine au gu stin , 
* à Ilice  (G ênes). Il est considéré com m e le prem ier  
p réd icateur de la  réform e au T essin . 1543-1545 curé de 
M orcote ; en 1545 il fu t  accusé d ’hérésie, accu sation  dont 
l ’évêq u e de Còme et la D iète  des can tons cath oliq u es  
eurent à s ’occuper. On ne possède pas sa défense ; il du t  
abandonner la paroisse. —  Voir B S to r .  1880. [C. T.]

B E N E D I K T ,  S i m o n , * à Coire en 1806, é ta it  lié  
avec L ou is-N apoléon  auquel il fit don de l ’aigle h isto 
rique que le  préten d ant au trône fit envoler de son  
épaule dans le bois de B oulogne en 1840. Il fond a  à 
Coire p lusieurs journau x et fu t un des « sep t lions » des 
Grisons qui p articipèrent com m e vo lon ta ires au Sonder- 
bund. —  Voir Sam uel P la ttn er , dans le S o n n la g sb la tt du 
B u n d  1899. [ K.-R.]

B E N E I  IS ,  A ì ì d v ó  d e ,  d it D E  GUALDO, du nom  de sa 
v ille  n a ta le , * à G ualdo, t  le 17 avril 1437 à S ien . Il 
éta it  archevêque de Colocza en H ongrie lorsque le con
cile de C onstance l ’élu t, le 6 avril 1418, adm in istrateur  
de l ’évêch é de Sion pour rem placer G uillaum e de Ra- 
rogne qui ava it été d estitu é . Le pape M artin V ratifia  
cette  élection  le 11 aoû t 1418. Le 7 septem bre su ivan t, 
A ndré entra en fonction s dans le d iocèse q u ’il dirigea  
avec beaucoup de savoir-faire ju sq u ’en 1431, com m e  
adm in istrateur et dès lors com m e évêq u e. A  la  m ort de 
G uillaum e de R arogne, le pape E ugène IV  conféra défi
n itiv em en t l ’évêché à André de G ualdo, le 20 avril 1431. 
Les prem ières années de sa gestion  furent troublées par 
la  guerre de R arogne p en d an t laquelle  le p ays fu t ravagé  
à p lusieurs reprises et la  v ille  de Sion livrée au p illage. 
La senten ce  d ’É v ian , du 7 février 1420, procura enfin la 
p aix  si ardem m ent désirée. André lu tta  p en d an t de 
longues années contre la sim onie et d ’autres abus dans  
le  dom aine ecclésiastiq u e. Q uelques-uns de ses ad ver
saires organisèrent m êm e un  sou lèvem en t contre lu i, 
en février 1423, et le m irent en prison pour quelque  
tem p s. T outefois il finit par rem porter la v icto ire . Le
10 ju ille t 1425, il rem it a u x  carm élites le cou ven t de 
G éronde, qui a v a it auparavan t été  occupé par des 
chartreux. Par une con ven tion , conclue le 16 m ars 1435,
11 réussit à faire un arrangem ent avec  les sep t d izains 
qui réclam aient une part toujours plus considérable  
dans le gou vern em en t sécu lier du V alais. Il fu t  enseveli 
dans la  cathédrale de Sion où l ’on v o it  encore le m onu 
m en t érigé à sa m ém oire. —  Voir Gallia C hristiana  X I I .  
—  Grem aud : D ocum . V ala is  V II et V III . —  B W  G 
II , 411 .—  H auser : Gesch. der F reiherren  v. B aron . [D. I.]

B E N E R .  U ne des plus anciennes fam illes de Coire 
où elle ob tin t la bourgeoisie en 1524 ou 1579 ; elle est 
originaire de B ot war en W urtem berg. E lle donna à la  
v ille  de Coire cinq prévôts de corporation , trois prem iers 
p révôts et un  bourgm estre. —  1. C h r i s t i a n , 1799-1876, 
bourgm estre, fond ateu r do l ’asile des m alades, au Sand  
à Coire et de l ’orphelinat de M asans près Coire. —  2. 
P e t e r - J a k o b , fils du n° 1, 1830-1894, m em bre du Con
seil, m em bre fond ateu r de la B anque des G risons, de la  
B anque C antonale des Grisons, de plusieurs éta b lisse 
m en ts de cure et de sanatorium s. Ses fils son t R udolf 
et G u stave. —  3. R u d o l f , 1868-1914, m édecin  à F lim s 
et dès 1902 à Coire. P résid en t de la Section  R âtia  du
C. A . S . et m em bre du Com ité cen tral. —  4. G u s t a v e , 
ingénieur, * 1873, travailla  dès 1898 à ia  construction  de 
diverses lignes grisonnes. D e 1911 à 1914, il dirigea  
la con stru ction  de la ligne Coire-Arosa. D epuis 1918, il 
est le d irecteur du chem in  de fer R hétique. Il a publié : 
Gesch. des K an to n ssch u ltu rn vere in s  ; Z u r  Geschichte 
der T ransilw ege i n  G raubünden  ; S tu d ie n  zu r  O sta lpen
bahnfrage  (avec le D r H erold). —  Voir : J N G G  1893- 
1894, p . 282 ; 1914-1915 et 1915-1916. —  B M  1915, 
n° 3. —• A lp in a ,  1914, p. 226. —  F r . R ä tie r  1914, 
n" 264. [L. J.j

fers ; su iv iren t, en 1603 R heinau, 1604 E ngelberg, 
1617 D isentis, 1647 B ein w il. Le cou ven t de Saint-G all 
fu t  supprim é par la force le 8 m ai 1805, P fäfers en 1838 
sur sa propre dem ande, F isch in gen  fu t sécu larisé en 
1848 et R heinau supprim é en 1862.

Les B énédic tines  v iv e n t  sous la  m êm e règle que les 
b én éd ictin s. E lles ne form ent pas un ordre à proprem ent

T o m b e a u  d 'A n d r é  de  B en e i i s  d a n s  la c a th é d r a l e  de  Sion .

parler. E lles so n t soum ises à la  jur id iction  de l'ordinaire. 
E n Suisse furent créés les cou ven ts de b énéd ictines du 
F raum unster à Zurich (853), Saint-G eorges près Saint- 
Gall (X e s.), Sainte-A gnès près Schaffhouse (vers 1070), 
F ahr (1130), Engclberg (av . 1200, transporté à Sarnen  
1615), Zurichberg (1127), A u, près E insiedeln  ( X I I 0 s., 
de l ’ordre de sa in t B enoit depuis 1703), H erm etschw il 
(vers 1200), R üegsau  (vers 1250), Sch ön ta l, Bâle-Cam - 
pagne (bénédictin  p endant le X I V 0 s.), Lugano  
(1394), S anta  Maria près Claro (1484), Seedorf (béné
d ic tin  depuis 1559), G lattburg (1781). E x is te n t seuls  
encore aujourd’hui les cou ven ts de Fahr, M ünster (Gri
sons), Sarnen, A u près E insiedeln , Claro, Seedorf, 
G lattburg, M elchtal, R ickenbach . —  Voir : Sur la règle 
de sa in t B en o it, C uthbert B utler : S a n c ii B ened icti
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B E N E X  (C. V aud, D . N yon , Com. P ran gin s. V. 
D G S )■ L ocalité com posée de B en ex-D essu s et B enex- 
D essous où l ’on a trou vé d ’in téressan ts v estig es  d ’une 
v illa  rom aine. — V oir DHV. [M. R.l

B E N E X ,  F r a n ç o i s , potier d ’étain  de Lausanne, 
j- 1464. Son testa m en t, qui donna lieu  encore en 1490  
à un procès d evan t la cour de R om e, est in téressan t par 
l ’énum ération de la va isselle  d ’étain  q u ’il la issa it à sa  
veuve. Il a v a it  fondé une chapelle Sa in t-A n to in e dans 
l ’église S ain l-L aurent à L ausanne. —  Voir A rch, can
tonales Lausanne. —  W irz : Regesten  V, 160. [M. R.]

B E N G G .  F am ille éte in te  de la  v ille  de Zoug, venue  
au X V e s. de B enken dans le C aster. —  1. P a u l , 
m em bre du Conseil de 1612 à 1624. —  2. F r a n z - J o s e p h , 
* 1731, aum ônier à N aples au régim ent T schudi, de 
Claris, 1763 ; 1793-1803 chapelain  à O berholz. —  Voir : 
K L I, 104. —  Gfr. 23, p. 298. —  W .-J . M eyer : Zuger- 
B iogr ., n° 41. [W.-J. M e y e r . ]

B E N G U E R E L .  F am ille m en tion n ée à F ontaine- 
m elon (N eu ch âtel) en 1400 déjà. —  J e a n , curé d ’Orvin 
et chanoine de V alangin en 1528. [L. M.]

B É N I C H O N .  N om  d ’une fê te  populaire du canton  
de Fribourg, assez analogue à la vogu e de certains dé
partem ents du Midi de la France. Le m ot v ien t de 
b énéd iction , bénission  dans les anciens te x te s , et est 
déjà m entionné en 1443. La bénichon, m arquant à 
l ’origine la fête  de la  dédicace de l ’église paroissiale, a 
v ite  dégénéré en réjouissances surtout profanes, danses 
et banquets. C’est sous cette  form e q u ’elle s ’est con
servée. Vers la fin du X V I I I e s. la dédicace de l ’église  
paroissiale reprit un caractère exclu sivem en t religieux  
et l ’on institua  une fê te  profane qui devin t la bénichon  
telle  que nous la connaissons aujourd’hui Les lois sur 
la danse appellent ce tte  fê te  dédicace générale (1804- 
1848) ou vogue générale (2° m oitié  du X I X e s.). Sous sa  
forme m oderne, la bénichon est la fête  de la fin des gros 
travaux agricoles, m ais elle est célébrée par les citad ins 
avec au tant d ’entrain  que p a rles v illageo is. La v ille  de 
Fribourg connut lon gtem p s des bénichons de quartiers ; 
celle des P laces (août) et celle de la P lanche, coïncidant 
avec la fête du R osaire et de la chapelle de L orette (oc
tobre) éta ien t p articu lièrem ent anim ées ; on y  dansait 
le soir, au x  flam beaux, les coraules sur les places pub li
ques. E ntre autres festin s de ce jour de liesse à Fribourg, 
il convient de citer le fam eu x K ilb em a h l, grand repas 
officiel donné par le Petit-C onseil au cou ven t des capu
cins. A E stavayer  égalem ent, la bénichon donne lieu  
à de belles réjouissances. D ans le bourg de G ruyères, 
au début du X I X e s ., la bénichon ava it un caractère  
particu lièrem ent original ; elle co ïncidait avec  la foire 
au x boucs célèbre dans la contrée et l ’allégresse éta it  
d ’au tan t plus grande q u ’il y  a v a it plus de boucs sur le 
m arché.

A la cam pagne surtout, la bénichon est la fête  par 
excellence. E lle  sert de p rétex te  à de p lan tu reu x  repas 
dont les p lats principaux sont com posés de v ian d e de 
m outon servie sous des form es variées : g igot, ragoût, 
rôti, et m êm e une sorte de bouillie garnie de raisins secs 
appelée forés (de Voressen) ou p a p e t à la fa ye  (bouillie  
de m outon). On confectionne à cette  occasion des m ets 
particuliers : un pain  gras de farine blanche (la cu- 
chaule), des pâtisseries d iverses ( beignets, cuquettes, 
trrechis ou bricelets, etc.) ; enfin, avec  un  m élange de 
vin cuit e t de farine, on prépare une espèce de confiture  
assaisonnée d ’épices, d ’anis et de m outarde, q u ’on ap 
pelle m outarde de bénichon. D ans les v illages, on danse 
sur des trétea u x , les «ponts de danse » spécia lem ent 
construits à cet effet. Le bal est organisé le  plus sou 
vent par une société  qui prend le  nom  de « Jeunesse » 
du v illage. P arfois on « crie » des danses spécia les, c ’est- 
à-dire q u ’on sépare du reste des danseurs, au m oyen  
d ’une corde tendue, un couple auquel on v eu t faire un 
honneur p articu lier ; généralem ent cet honneur est re
connu par une contribution  excep tion n elle  ou un don 
de celui qui en est l ’ob jet.

Jusqu’en 1914, la bénichon durait trois jours, du 
dim anche au m ardi. Les restrictions im posées pendant 
la guerre l ’ont singulièrem ent réduite, e t, actu ellem en t, 
la danse n ’est p lus autorisée que le d im anche et le lundi. 
La bénichon a lieu , su ivan t la trad ition , le deuxièm e
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dim anche de septem bre pour la zone de la p laine et à la  
m i-octobre pour la zone a lpestre. [Aug. S c h .]

B E N  I N A , G i o v a n - B a t t i s t a , m aître-constructeur. 
Il fit avec G iov .-B attista  Pedrazzo, le 5 janvier 1753, 
les p lans et devis pour la restauration  du château de 
Locarno. —  Voir S  K L .  [c. T.]

B E N K E N  (C. A rgovie, D . Laufenbourg, Corn. Ober- 
hof. V . D G S ).  Groupe de m aisons sur la route du Ben- 
kerjoch où l ’on a trouvé des vestiges d ’un étab lissem ent 
rom ain. B enken fa isait partie de la seigneurie de K ien- 
berg en qualité d ’alleu des com tes de H absbourg-L aufen- 
bourg. En 1337, Jakob et U lrich von  K ienberg, et en 1350 
leurs fils Jakob  et Claus d éten aien t B enken à titre de 
fief. —  Voir aussi les art. K i e n b e r g  et K ü n g s t e i n . —  
Voir A rg .  X , X X V I I . —  Merz : B u rgan lagen . [0 . M.] 

B E N K E N  (C. Bâle-C am pagne, D . A rlesheim . V. 
D G S ). En 1226 B enchon, en 1259 B ein ko n , en 1273 
B eenkon . Les deux villages, B enken , ou G rand-Benken  
et P etit-B en k en  ou Biihlbenken ou sim plem ent B iel, 
ressortissaient prim itivem en t à Saint-M artin de W iss- 
kilch , la plus ancienne paroisse de la vallée de L eim en. 
Au X I I I e s., ils appartenaient au x  Schaler, Benken  
com m e fief des com tes de T ierstein-Pfeffingen, Biel 
com m e bailliage du chapitre de B âle. A la m êm e époque, 
B enken  ob tin t sa propre chapelle, dédiée à sa in t A n
toine ; la chapelle de B iel sur le « K ilchbiih l », se trouve  
probablem ent sur l ’em placem ent d ’un lieu  de cu lte  
païen . Par héritage, les dom aines des Schaler subirent 
un dém em brem ent. D ans la prem ière m oitié du X V e s., 
H erm ann Schaler possédait encore la m oitié  de la haute  
et de la  basse jurid iction  et du droit de patronage à 
B enken. L ’autre m oitié, le p e tit  v illage  et le bailliage  
de B ielbenken, appartenait à un seigneur de Laufon. 
Franz de Leim en (c ’est le nom  que prirent les Schaler  
dans la su ite), réunit dans sa m ain, au com m encem ent 
du X V I e s., tou tes les propriétés de ses ancêtres, m ais 
déjà son fils, Thom an, fu t forcé de vendre les deux v il
lages à la v ille de Bâle le 15 octobre 1526. La v ille  de 
B âle ven d it le château , m ais avec l ’ob ligation  pour le 
propriétaire de ne le revendre q u ’à un bourgeois de 
cette  v ille et de le ten ir en to u t tem ps à sa d isposition . 
A près avoir sou ven t changé de propriétaires, le château  
d ev in t, après 1766, la propriété de la com m une de 
B enken  et fu t dém oli en 1780, m ais la m aison du fer
m ier qui fu t achetée en 1766 par un paysan  de B en
ken ex iste  encore. E n  m êm e tem ps que Bâle les deux  
villages adoptèrent la  foi évangélique et la  conservè
rent, m êm e lorsque les loca lités vo isines, appartenant à 
l ’évêché, rentrèrent dans le giron de l ’église catholique  
sous l ’ép iscopat de Jaques-C hristonhe Blarer de W ar- 
ten see . En 1621 on reconstruisit l ’église de B enken et 
dém olit la chapelle de B iel. P endant la guerre de Trente  
ans, les deux v illages furent p illés à trois reprises : les 
19 septem bre 1634, 28 m ai et 11 juin  1635. Lorsqu’éclata  
la R évolu tion  française, ils servirent de lieu  de refuge  
au x Juifs du Sundgau qui en est lim itrophe. E nclave  
p rotestan te, B enken est depuis une génération un  centre 
pour les p rotestan ts des v illages catholiques environ
nants de Bâle-C am pagne, de Soleure, de Berne et du 
Sundgau. D e 1884 à 1891, le poète Friedrich Oser, de 
B âle, fu t pasteur à B enken. —  Voir K . Gauss : B e n k e n , 
dans B u rg en  des S isg a u s , vol. I. —  B en ken  im  dreissig-  
jährigen  K riege, dans B J  1897. [K. G a u s s . ]

B E N K E N  (C. S a in t-Gail, D . Gaster. V .D G S ) .  Com
m une p olitique et paroisse. A rm o ir ie s  : d ’azur à une  
clef d ’argent sur trois m onts de sinopie, accom pagnée  
des lettres G et B (G em einde Benken) du second. A n
ciennes form es du nom  : B abinchova, Bebenchon, B en 
chon, B encken . Benken est m entionné pour la prem ière  
fois en 741, dans une donation fa ite  par B eata , épouse  
de Landold, au couvent de B abinchova. D e 824 à 828, 
sain t M einrad fu t lecteur de l ’école du couvent, qui 
éta it une annexe de R eichenau ; dès son départ pour 
l ’E tzel, il n ’est plus fa it m ention  du cou ven t. B eata et 
son fils L antbert furent probablem ent propriétaires de 
B enken, ainsi que leurs descendants les von W andel- 
burg ; les ruines de leur château  son t encore v isib les au  
Sud de l ’église paroissiale. La fam ille des W andelburg  
s ’éte ig n it avec l ’abbé W irunt d ’E insiedeln, f  en 1026 ; 
B enken passa au x  com tes de Lenzbourg qui éta ient
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avou és du cou ven t de Schännis. Ils détach èren t la pa
roisse de B enken  du d iocèse de C ou-tance et l ’incor
porèrent à l ’évêch é de Coire ; le dom aine fu t réuni à 
d ’anciennes propriétés de la contrée. Par les com tes de 
Baden, de la  branche ca d ette  des Lenzbourg, la  m ajeure  
partie des propriétés à B enken passa  entre les m ains de 
H artm ann III de K ibourg et, à l ’ex tin ctio n  de cette  
fam ille en 1 2 6 4 ,  à R odolphe de H absbourg. E n  1 2 8 3 ,  
après la  m ort du dernier com te de R appersw il, ce der
nier acqu it aussi les biens de B enken , de Schännis et de 
W esen oui av a ien t été  dévolus à la  branche aînée des 
L enzbourg. D ès lors l ’histoire de B enken se confond avec  
celle de R aster. En m êm e tem p s que R aster, Benken de
v in t  en 1 4 0 6  propriété du com te Frédéric V II de Tog- 
genbeurg, et, après sa m ort, en 1 4 3 8 ,  celle de Schw yz et 
de Rlaris. B enken  com prenait p rim itivem en t, outre la 
com m une actu elle  de R om m isw ald , R ieden et la  com 
m une civ ile  de M aseltrangen, p robab lem ent aussi K alt- 
brunn. T outefois les droits se igneuriaux  sur K altbrunn  
passèrent, déjà en 9 0 4 ,  au cou ven t d ’E insiedeln . Au  
com m encem ent du X I V e s., R om m isw ald éta it déjà  
séparé de B enken , m ais ne d ev in t une paroisse a u to 
nom e q u ’en 1 5 0 0  ; de m êm e R ieden  fu t érigé en pa
roisse en 1 7 6 2  et M aseltrangen en 1 7 8 9 .  —  Voir Rubser : 
Gesch. der L a n d sch a ft Gaster, dans M V G  X X V II  
—  E . Rm ür : R echts geschickte der L a n d sch a ft Gaster, 
dans A b h a n d l. z . Schweiz. Recht X . —  Fräfel : K reuz  
u n d  Löw e. Gesch. des S tifte s  S ch ä n n is  u n d  der L a n d 
schaft Gaster. [ f  c. H . et J . M.]

B E N K E N  (C. Zurich, D . A ndelfm gen . V. D G S ).
C om m une p o litiq u e et paroisse. A r 
m oiries : celles du canton  de Zurich, 
so it tranché d ’azur et d ’argent à une 
serp ette  et un  soc de charrue de l ’un  
en l ’autre ; la serp ette  a le m anche au 
naturel. On a trou vé des a n tiq u ités  ro
m aines au « B ühl », au « R uggenbühl » 
et au  « B enkerfeld  » et le lon g  de la  
route de W ildensbuch  des tom b eau x  
além annes (la trouvaille la  p lus im 

portante con siste  en une cuirasse en fer dont il est encore  
difficile de fixer l ’ép oq u e). Prem ières m en tion s : 858 
Pecchinhova, 877 P ech inhovin , 1241 B enchon . Le cou
v en t de R heinau  é ta it  seigneur foncier. Le centre de 
l ’adm in istration  des dom aines se trouvait au K elhof. 
Vers le  m ilieu  du X I I I e s ., les nobles von  W art ten a ien t
le ba illiage en fief du cou ven t de R heinau . 11 passa
ensu ite  au x  F ritb o lt de Schaffhouse, et en 1467 aux  
Trullerey, de Schaffhouse, puis par h éritage en 1520  
au x L andenberg-O reifensee, à H erblingen . E nfin  le 
12 m ai 1540 à Zurich. E n 1544 le v illage  fu t  subor
donné au h au t-b a illiage  de L aufen . La h a u te  jurid iction  
a p p artin t de to u t  tem p s à K iburg. Le R ôle coutum icr  
d ate  du X V e s. E n  1 7 9 9 B enken  eu t extraord inairem ent 
à souffrir des v io len ts com bats qui eurent lieu  à proxi
m ité , les 25 m ai et 7 octobre, entre les A utrich iens et les 
Français et les R usses et les Français. D epuis 1555 
B enken  est paroisse au ton om e ; l ’église fu t reconstruite  
en 1619, et le droit de p atronage app artin t dès 1555 à 
Zurich. La p lus grande partie de la  d îm e appartenait 
à R heinau . L ’école date de 1631 ; en 1715 elle é ta it  au  
p oin t de v u e  financier une des m ieu x  dotées du canton  et 
très fréq u en tée . E lle d ev in t école libre en 1709, c ’est-à- 
dire gra tu ite , e t  se ten a it  to u te  l ’année. D ans la car
rière de quartz de Benken on extra it un sable quartzeux  
d ’une pureté extraordinaire. P o p u la tio n  : en 1634, 250 ; 
1836, 591 ; 1920, 509 h ab . D e 1819 à 1847 l ’h istorien  
Conr. V ögelin  fu t pasteur de B enken . D ’autres bour
geois d istin gués sont : U lrich M eister, in sp ecteu r des 
forêts et conseiller n a tion al et son fils U lrich  M eister, 
colonel et conseiller nation al (1838-1917). R egistres de 
naissances dès 1555, de m ariage et décès 1667. —  Voir 
X . W älder: Z u r  E r in n e ru n g  a n  die 1555 gestiftete K irch 
gem einde B en ken . —  S S R  I . —  E . S tauber : D as ziirch. 
L andschulw esen  im  A n fa n g  des IS . Ja h rh ., dans N b l. d. 
H ülfsgesellscha ft Z ü rich , 1920. —  H . W egelin  : D ie  
Q uarzsande von B en ken . [E. S t ä u b e r .J

B E N K E N  ( D I S T R I C T  D E ) .  Le d istrict de B enken, 
créé sous la  R épublique H elvétiq u e, 1798-1803, com 
prenait les com m unes de K lein -A ndelfingen , B enken,

F euerthalen . L aufen , M arthalen, O ssingen, R am sen, 
R heinau , S tam m heim , Stein  et T rullikon a v ec  une  
p opulation  d'environ  i l  000 hab . Les sessions du tr i
bunal du d istrict ava ien t lieu  à l ’auberge de B enken . Le 
m ajor J .-R . W ipf, de M arthalen, é ta it  préfet du d is
tr ict [ E . S t a u b e r .]

B E N K E R .  F am illes des cantons de T hurgovie et 
de Zurich.

A . C a n t o n  de T h u r g o v i e .  —  1 H e i n r i c h , 1522  
chapelain  à D iessenhofen , fu t  accusé d evan t la D iète  
à cause de ses a ttaq u es contre l ’ég lise cath oliq u e, 
t  1536 ( ? ) .  —  2 .-5 . A n d r e a s  (1684-1714), H e i n r i c h  
(1714-1768), U l r i c h  (1768-1790), L e o d e g a r  (1790- 
Ì844), furent pasteurs à D iessenhofen  ; le  dernier, 
m em bre du Conseil d ’A dm in istration  de T hurgovie ju s
q u ’en 1833, senior du clergé thu rgovien . —  6. J o h a n n -  
U l r i c h , fils du n° 5, 1798-1858, diacre à D iessenhofen , 
1833 doyen  et président du Synode, 1853 prem ier rec
teu r de l ’école can tonale de T hurgovie. —  Voir J . 
H uber : E rin n e ru n g  an  J . U. Benlcer. —  7. L e o d e g a r , 
fils du n° 5, * 1807, pasteur à S ch la tt et à H u ttw ilen , 
in sp ecteu r d ’école et pasteur à K alchrain . —  Voir 
Sulzberger : V erzeichnis der thu rg . G eistlichen, dans 
T h u r  g. B e itr . 4 /5 ,  1863. [ T h .  G.]

B c a n t o n  d e  Z u r i c h  A ncienne fam ille  à  D agerlen, 
D inhard et dans d ’autres com m unes situ ées à l ’E st du 
d istrict de W interthour m en tion n ée déjà vers 1400. 
E lle  tire certa in em en t son nom  du ham eau  de B ank  
près de D agerlen . [ j .  F r i c k .1

B E N N ,  J o h a n n , de M esskirch. O rganiste à l ’église  
im  H o f à Lucerne dès 1638, éd ita  en 1644 : M issa e  
concertatae tr iu m  iiocum. —  Son fils J o h a n n - M a r t i n , 
chapelain  et organiste au chapitre des chanoines du 
H of, publia  des poésies et des p ièces de m usiq u e. —  
V oir : V olksschu lhlatt fü r  d. ka th . Schw eiz, 1872. —  
A k te n . —  B alth asar : In sch r ifte n . [P .-X . W.]

B E N N A ,  B E N A R D .  F am ille originaire de S avoie  : 
J a q u f .s , bourgeois de R en ève 1487. D ans la seconde  
m oitié  du X V I e s., elle donna trois m em bres du Conseil 
des D eux-C ents : J e a n , N i c o l a s  et J e a n . [ E m .  T . )

B E N N A U  (G. S ch w yz, D . et Com. E in sied eln . V. 
D  GS). V ged on t le nom  v ien t de sa in t B enno, qui défricha  
la  contrée au X e s. Les prem iers h ab itan ts dépen d aien t  
de l ’ab b aye d ’E insiedeln . U ne chapelle dédiée à sa in t  
Sébastien  fu t bâtie  en 1618 ; agrandie en 1793, elle fu t  
rem placée en 1892 par une église g o th iq u e. —  U ne  
fam ille  B e n n a u e r  ex is ta it  autrefois dans le canton  de 
S ch w yz, elle d o it être originaire de B ennau . [R-r-1 

B E N N D O R F ,  F r i e d r i c h  - A u g u s t  - O t t o , archéo
logue, * le  13 oct. 1838 à Greiz, f  le  2 ja n v . 1907 à V ienne. 
Il fu t  appelé à Zurich com m e professeur extraordinaire  
de philo logie classique en 1869, d ev in t professeur ordi
naire l ’année su ivan te  et dém issionna en 1871 après 
l ’affaire de la T onhalle. Il a publié entre autres : D ie  
A n tik e n  von Z u rich , dans M A  G Z  X V II , et D ie Lage der 
D eutschen in  Z ü ric h  dans Im  neuen  R eich  1. —  Voir 
1VZZ 1869, n° 308. —  S. Zurlinden : H u n d ert Jahre  II , 
163. —  Jahreshefte  des öster. arch. In s titu te s  in  W ien  
1907 (avec portrait). —• R evue archéologique 1907. —  
B io g ra p h  Jah rb u ch  1907. [D. F.]

B E N N E L L E .  F am ille originaire de M etz, reçue  
à la bourgeoisie gen evoise en 1747, ré
fugiée au paravant en H ollande. A c
tuellem en t éte in te . —  J a c o b , 1725- 
1794, reçu m inistre en 1746 ; il ob tin t  
la bourgeoisie l ’année su ivan te  ; pas
teur à D ardagny 1758, à C ologny  
1760-1763, à R enthod 1778. Il s ’oc
cupa de l ’h istoire du pays et a ida le
conseiller A m i de R och em on t à con
tinuer l ’indice raisonné des registres 
publics. A rm e s  : d ’argent à deux demi 

vo ls affrontés de sable, au ch ef d ’azur chargé de trois  
étoiles d ’argent. —  Voir H enri H eyer : L ’Ê g lise  de Ge
nève, p . 425. —  C.ovelle : L B .  —  A rm o r ia l genevois. —  
Sordet : D iet, des fa m illes  genevoises. —  F rance protes
ta n te .—  W m G u ex: N otice dans B S H G  IV . [H . Da.]

B E N N E N W I L ,  d e .  F am ille de m in istériaux fribour- 
geois dont sem ble être issue la  fam ille d ’A u tig n y . Elle 
é ta it  originaire de B ennew il (Fribourg) et bourgeoise de
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Fribourg ; elle s ’é ta b lit  en 1333 sur territo ire bernois en 
achetant en 1334 les droits de jurid iction  de Gurzelen  
(où l ’on v o it  encore les ruines de son château  au-dessous 
de N ieder-G urzelen). La lignée m asculine s ’é te ign it vers 
la f i n  du X V "  s. —  1. B o r c a r d , chevalier, châtela in  d ’A c 
concici 1235, fit diverses d onations au cou ven t d ’H au- 
terive en 1233 et 1243. —  2. B o r c a r d , donzel, in féoda  
à Ulrich de M arly et H enry  de W angen  la  terre de 
V illaret en 1278. —  3. C ü n o , prieur de L u try  1266-1295.
—  4. N i c o l a s , fils du n° 2, curé de K irchdorf en 1324. —  
5. B o u r c a r d , avoué du cou ven t de R ueggisberg 1343 ; 
il est sans doute id en tiq u e à B urkhard, m em bre du 
Conseil de Berne de 1327 à 1347. —  6. H e n r i , p révôt 
d ’A m soldingen de 1446 à 1456. —  Voir A S H F  X .
—  Hellion : D ic tio n n a ire  des paro isses. —  von Mu- 
linen : H eim a tku n d e . —  K .-L . S te ttier  : G enealoqien  I 
(avec sceau x). [H . V. et R. W.]

BENIMER,  PAUL-Frédéric, de Œ hringen (W urtem 
berg), naturalisé n euchâtelo is en 1899, * à N eu ch âtel 
le 7 novem bre 1877, professeur, organiste et d irecteur de 
la Société Chorale de N eu ch âtel. Il a écrit une série 
d ’œ uvres chorales : V en d red i-S a in t, C antate de N oël, 
R édem ption , R equ iem , e tc . —  Voir R iem ann : D iet, de 
m usique . (L. M.]

B E N N I G E R ,  M o r i t z , * 29 jan v ier  1695, t  25 mai 
1752 à Lucerne, curé de M arbach 1730, de W olhusen  
1743. C’est lu i qui fit arrêter le sectaire Jakob Schm idli 
d it S u lz jo g g i. —  Voir G/h X X V I , 165 ; X X X , 213 —  
Pfyffer : Geschichte I, 482. —  Steiger : Der letzte K etzer
prozess in  der Schw eiz. | p .-x . W . et  .1 . T .l

B E N N I N G E R .  Fam ilie étab lie à Lucerne dès 1706.
—  J o s e f , prêtre, m aître d ’école au chapitre de Lucerne, 
il com posa un recueil de m esses H elio lrop ium  m ane oriens, 
1704. —  Voir K a th . V o lksblalt 1872, p. 337. [P .-x .w .]

B E N N O T .  F am ille originaire d ’A lsace, v in t s ’é ta
blir au X V I e s. dans l ’É vêché de Bâle 
et acq u it la bourgeoisie de Porrentruy, 
puis celle de D elém on t. A rm o ir ie s  : 
d ’argent à la jam be d ’aigle de sable  
m em brée d ’or, accostée de deux fleurs 
de ly s d ’azur, posée sur trois cou- 
p eau x de s in o p ie .—  1. J e a n - S é b a s 
t i e n , receveur à D elém ont en 1619. 
C ette charge resta p endant plus d ’un  
siècle dans la  fam ille  et fu t rem plie  

successivem ent par —  2. J e a n - F r a n ç o i s  ( f  1677), et 
ses fils — 3. J e a n - F r a n ç o i s , 1652-1688, et —  4. J a - 
q u e s - C h r i s t o p h e , 1665-1728, et enfin par son p etit-  
fils —  5. FRANÇOIS-GASPARD, 1681-1750, a vocat antique 
et lieu tenan t de v ille  à D elém ont où il fu t reçu bour
geois en 1713. —  6. G e o r g e s - J o s e p h - R a n d o a l d  (en  
religion P . C élestin), fils du n° 3, cistercien  à Lucelle, 
prévôt à Schlierbach près A ltkirch . —  7. B e a t - L o u i s , 
fils du n° 5, * 1709, t  1799, m aître bourgeois de D elé
m ont 1764. —  8. F é l i x - N i c o l a s , 1715-1780, fils du n» 3, 
chanoine de M outier-G randval à D elém on t, custode  
1763. —  9. A l e x i s , avocat, 1775-1837, fils du n° 7, 
secrétaire du Tribunal crim inel du D épartem ent du 
M ont-Terrible 1793, adm in istrateur du D épartem ent  
1795, m aire de D elém on t 1801-1805. Dernier de sa fa 
m ille. —  Stud er, dans sa Gesch. der p h y s . Geographie  
der Schw eiz, assure q u ’un B ennot de D elém on t éta it  
botaniste et possédait une belle co llection  de fossiles 
et une b ib liothèque d ’h isto ire naturelle . — Voir Chèvre: 
H ist, de S a in t-  U rsanne. —  D aucourt : H is t.d e  D elém ont.
—  Journal de F . - J .  Guélat. —  M ulinen : R au ra c ia  sacra.
—  Quiquerez : A rm o r ia l de l ’ancien  Évêché de Bâle  
(Mns.). —  G autherot : L a  R évo lu tion  française dans l ’a n 
cien Évêché de B âle . [L. C.hafpuis.]

B E N N W I L  (C. Bâle-C am pagne, D . W aldenburg. 
V. D G S ). En 1189 B endew ilare , B endew ile , en 1226 
Bendew ilr. B ennw il é ta it  un alleu des Frobourg que les 
von Bennw il, leurs m in istériaux , ten a ien t en fief d ’eux  
Le 17 avril 1189 le com te H artm ann II de Frobourg fit 
don au cou ven t de Schöntal du dom aine de B ennw il, 
y compris les h ab itan ts et l ’église. Le vassa l des Frobourg  
lu t obligé de faire place à un in ten d an t du cou ven t. La 
fam ille de B ennw il, dont le  représentant Louis servit de 
tém oin lors de la d o tation  du com te de F ro b ou rg ,s’é te i
gn it. U n frère ou prêtre, nom m é par le cou ven t, éta it

chargé com m e vicaire du service relig ieux. Lorsqu'on  
1.523 le cou ven t fu t supprim é, le droit de patronage  
échut au Conseil de Bâle qui adjo ign it à Bennw il les  
d eux com m unes de H olstein  et de L am penberg. Martin 
F uchs, prem ier pasteur pro testan t, d esservit de 1529 à 
1533 la  paroisse ainsi agrandie. Le 29 avril 1617 l ’église, 
le grenier à blé, h u it m aisons et deux granges devinrent 
la proie des flam m es. E n 1670, l ’église fu t reconstru ite  ; 
elle possède des fonts b ap tism au x de cuivre provenant  
du cou ven t de Sch ön ta l. B ennw il est la com m une d ’ori
g ine du père de Cari Sp itteler. —  Voir Bruckner : M e rk 
w ü rd ig ke iten . —  Merz : B u rg en  des S isg a u s . —  M. Bir- 
m ann : G esammelte S ch riften  I, 308. —  Arch. d ’É ta t Bâle 
et L ie s ta l..  [K. G a u s s . ]

B E N O I T ,  B E N E Y ,  B E N I T .  N om  de fam ille très 
répandu dans les cantons de G enève, de N eu ch âtel et 
de V aud. E n outre, une des fam illes de G enève s ’est fixée 
à. B erne au X V I I e s.

A. C an ton  d e  G e n è v e .  Le nom  de B enoît fu t porté  
à G enève par une fam ille au tochton e, m entionnée au 
X I I e s. ; a v a n t la  R éform e, par des fam illes venues de 
B ursins, V ersonnex, T honon, Loyer, et enfin par de 
n om breux réfugiés parm i lesquels il faut citer les B enoît  
de Cham prond, en D auphiné, les B enoît de Gex et ceux  
de La M otte, en D auphiné. —  Voir Regeste genevois. —  
G aliffe : N o t. gen. IV , 2 e éd. —  Covelle : L B .  —  F rance  
P rotestante. —  A rch. d ’É ta t G enève : A nalyses des 
notaires, R eg. du Consistoire.

I. F am ille  a u toch ton e.—  1. M i c h e l , joua un rôle im 
portant dans les prem ières lu tte #  des citoyen s pour se 
soustraire à la sou vera ineté de l ’évêq u e. En 1289, il est 
cité parm i les procureurs, synd ics ou agents des ci
toyens qui exercent le pouvoir à G enève. Le 15 m ai 1307, 
A m édée, com te de G enevois, et H ugues D auphin, se i
gneur de F aucign y , spécifien t que pour le cas où le 
com te de G enevois entrerait dans G enève, M ichel B e
n o ît d eva it être exclu  de to u te  p articipation  au gou ver
n em en t de l ’église et de la v ille . —  2. M e r m e t , partisan  
du com te de G enevois, é ta it de connivence lorsque celui- 
ci, en com pagnie du seigneur de F aucign y , entra par sur
prise dans G enève en 1307. —  Voir Regeste. —  G autier T.

II . F am ille de Cham prond. —  1. G e o r g e s , a p oth i
caire, bourgeois de G enève 1572 ; chargé de m essages 
pour L esdiguières, il lev a  aussi des subsides et des so l
dats en D auphiné. D u Conseil des D eux-C ents 1582, + en 
février 1596. —  2. G u i l l a u m e , apothicaire, frère du 
n° 1, serait ven u  à G enève en 1589, et l ’année su iv a n te  il 
éta it chargé par le Conseil d ’une m ission auprès de 
L esdiguières. Il se d istin gua  pendant les guerres de 
G enève avec  la  S avoie et fu t reçu gratu item en t à la 
bourgeoisie à cause de sa con d u ite . D u Conseil des 
D eux-C ents en 1618. Sa descendance s ’éteign it au  
X V I I I e s. —  3. S a m u e l , fils du n° 1, 1578-1620, m é
decin . R entré en France après l ’É d it de N an tes, il pra
tiqu a  son art en 1610 à D ie en D auphiné, puis à Gre
noble, d ev in t conseiller et m édecin  du roi. —  4. J e a n , 
1585-1664, fils du n° 1, docteur en m édecine, professa  
d ’abord à L ausanne, puis, grâce à la  protection  de 
Casaubon, fu t  nom m é professeur de grec à l ’A cadém ie  
de Saum ur en 1611. —  5. G e o r g e , * 1612, chirurgien, 
fu t honoré gratu item en t de la bourgeoisie de Berne en 
1655, en récom pense de ses services m éd icaux. —  Souche  
de la fam ille bernoise. —  Voir G autier : M édecine.

II I . F am ille de G ex. —  1. G u i l l a u m e , apothicaire, 
du Conseil des D eux-C ents 1539, conseiller 1544, au d i
teur 1546 ; conseiller dès 1550, il fu t suspendu en 1556  
pour avoir vendu  de la poudre fausse. Grand adversaire  
de D aniel B erthelier. —  2. J e a n - F r a n ç o i s , horloger, 
fu t un chaud partisan et sou ven t le lieu tenan t d 'Isaac  
C om uaud. Il rédigea seul ou en collaboration de nom 
breuses brochures po litiq u es, e t publia  en 1780 E ssa i 
su r  les lois anciennes et m odernes. —  B ig a rru res, ou 
récapitu la tion  de p lu s ie u rs  brochures. —  Voir M ém . de 
C o m u a u d .  — R ivoire : B ib liograph ie . — 3. A l e x a n d r e -  
H e n r i - M i c h e l , d ’une fam ille étab lie pendant un certain  
tem p s au G uggisberg, fut condam né à m ort par le Tri
bunal révolu tionnaire et exécu té le 25 août 1794 pour 
avoir in su lté  Sou lavie à qui il réclam ait va in em en t une  
pension  com m e soldat du service étranger. —  Voir T hou- 
rel : H ist, de Genève I, 111. —  M ém . de C o m u a u d ,  650.
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IV . F am ille  de La M otte. E lle a com p té entre autres, 
J .  B e n o i t - M u s y , graveu r, et sa fille C a r o l i n e , m en 
tionn és dans le  S K L  IV .

A n d r é , a n a b ap tiste  flam and, v in t  à G enève au m ois 
de m ars 1537, av ec  H erm an, de L iège. Ils obtinrent 
du P e tit  Conseil de pouvoir sou ten ir  contre les m in is
tres certains articles d ogm atiq u es. La controverse lu t  
publique ; H erm an et B enoît furent déclarés va in cu s et 
engagés à se rétracter. Ils refusèrent et furent bannis. —  
V oir G autier II . [H .N .]

B . C an ton  d e  N e u c h â t e l  —  I. F am ille  de R ochefort 
au X V e s., a donné d eu x  m aires de ce tte  loca lité  : —  
C l a u d e , en 1490, 1492, et R e n a u d  en 1512. En outre, 
un P i e r r e  B en o ît, p eu t-être  de la m êm e fam ille , é ta it  
ch apelain  de R odolphe de H ochberg et curé de N eu 
châtel en 1459-1463. —  II . F am ille  m en tion n ée à La 
Sagne au m ilieu  du X V I e s. ; un  siècle  plus tard , elle se 
fixa  au x  P onts. B ourgeoise de V alangin  en 1661. —
1. L o u is , 1732-1825, cap ita in e de m ilice , puis m ajor en 
1786. Il se fit une grande rép u tation  com m e peintre sur 
ém ail e t fabr ican t de cadrans. Grand am ateur d ’histoire  
natu relle , il a la issé une m agnifique collection  d ’o iseaux  

p ein ts . —• 2. L o u is , fils du  
n" 1, 1755-1830, cap ita in e  
de m ilices, ch evalier de 
l'ordre du L ys 1814. P ein 
tre sur ém ail, fabricant de 
cadrans et n a tu ra liste  aussi 
réputé que son père, on 
a de lui une co llection  de 
dessins de p lan tes form ant 
24 v o lu m es. II est aussi 
l ’au teur d ’un A rm orial qui 
a été publié en 1891 par 
M. T ripet et J .  Colin sous 
le titre A rm o ir ie s  de fa 
m illes neuchâteloises tirées 
du  m n s . du  ca p ita in e  L o u is  
B eno ît fils. —  Voir M essa 
ger boiteux de N euchâtel, 
1826, 1831. —  B io g ra p h ie  
neuchâteloise  I . —  3. V i c 
t o r , * 1809 à Strasbourg, 
t  1864 à Corcelles, profes
seur en A llem agne, au teur  

de C auseries neuchâteloises et d ’une D escrip tion  du  C. de 
N euchâtel. —■ 4. P a u l , de R om ont (B erne), agrégé  
à N eu ch âtel en 1888, * 20 m ai 1854, conseiller com 
m unal de N eu ch âtel 1888-1902, d irecteur de la Caisse 
can tona le  d ’assurance populaire dès 1902, 1907 m em 
bre et dès 1913 président de la C om m ission de contrôle  
de la B anque n ation a le  su isse. [L .  M.]

C. c a n t o n  d e  V a u d .  — I. d e  B e n o î t , d e  B e n e d i c t i s , 
fam ille  noble de B ursins près R olle . A rm o ir ie s  : de sab le  
à la barre d ’or chargée de trois roses de gueu les. —  R o 
d o l p h e , prieur de P erroy 1498 et de Corcelles 1525, 
abbé de S a in t-Jean  de Cerlier 1503-1528, rem it le 3 sep 
tem bre 1529 l ’ab b aye au Conseil de B erne. Il a la issé  
des v itra u x  à ses arm es dans l ’église de G léresse et dans 
celle de Buren (actu ellem en t au M usée de Berne). —  
Voir v . M ulinen: H elvetia  sacra. — W irz : R e g e s te n .— 
R F V . —  [H. T .J— II . N om  de plusieurs fam illes de 
Jurions, l ’A b b aye, le C henil. —  J e a n - G a b r i e l , de 
Juriens, 1741-1812, fu t à la R évo lu tion  sous-préfet de 
R om ainm ôtier, puis d ’Orbe, et en 1803 d éputé au Grand 
C onseil. —  L o u is , professeur, fondateur en 1893 du  
J o u rn a l d ’A u b o n n e , puis en 1898 professeur de m a th é
m atiq u es au ly cée  k h éd iva l du Caire. [M. R.)

D . C a n t o n  d e  B e r n e .  F am ille  issue de G E O R G E ,  
* 1612 à G enève. E lle  ob tin t en 1871, du Conseil de

bourgeoisie de,B erne la  facu lté  de por
ter  la  p articu le . A rm o ir ie s  : d ’azur au  
lion  d ’or. —  1. J o h a n n - F r i e d r i c h  
1 6 7 1 - 1 7 2 7 ,  entra en 1 7 0 2  dans l ’église  
bernoise, d ev in t peu après professeur  
de ph ilosoph ie. A uteur de plusieurs  
écrits p h ilosoph iques. (L iste  dans L L ) .  
—  [A. F.] —  2 .  A b r a h a m ,  1 7 0 3 - 1 7 7 5 ,  
bailli d ’In terlaken  1 7 5 6 ,  de B randis 
•1770. —  3 .  A b r a h a m - F r é d é r i c ,  1 7 3 6 -

1824, fils du n" 2, m em bre du Conseil souverain  1785, 
bailli de B randis 1788. Il entra au  Conseil souverain  à la  
R estau ration . —  4. A m é d é e , fils du n° 2, officier au  
rég im en t Tscharner en P iém o n t, m ajor du pays 1773 et 
co lonel, ch ef du parc en 1786. —  5. D a n i e l - G o t t l i e b , 
1780-1853, second m édecin  de l ’h ôp ita l de l ’Ile 1815. 
ch ef de clin ique. E n 1833, il dém issionna  du Conseil 
san ita ire et de la  présidence du Collège san ita ire, et 
s ’occupa dès lors de qu estion s scola ires. P résid en t de la  
Soc. bernoise des sciences naturelles en 1823. A  p u 
blié : Versuche über d ie W irk sa m k e it der A lcornoque- 
R in d e  in  der L u n g en su c h t. —  Voir Galiffe : N o t. gen.
IV . —  B erner B u rgerbuch . [ H .  N .  et K . - R J

B E N T E L I .  F am ille  du canton  de Berne, originaire  
de L cnzbourg, bourgeoise de Berne depuis 1638. Le 
nom  dérive de P an ta léon . —  1. L u d w i g - R u d o l f , 
graveur 1760-1839. Voir S K L  I . — 2 . E m m anuel- 
A l b e r t , recteur et professeur à B erne, * 10 avril 1843, 
fils de G .-A . B ea te li, pasteur à Schw arzenegg, t  10 n o 
vem bre 1917. Il fit des études d ’ingénieur à l ’Ë c o le p o ly -  
tech n iqu e de Zurich, puis enseigna les m athém aques aux  
écoles cantonales de Soleure, A arau et Berne ; p rivat  
docent pour l ’enseignem ent de la  géom étrie  d escrip tive  
et p ra tiqu e à l ’U n iversité  de ce tte  v ille ; en 1 8 8 9 ,recteur  
des d iv isions réale et com m erciale du gym nase. Pro
fesseur extraordinaire à l ’U n iversité  de Berne 1902, doc
teur honoraire 1909. A uteur de nom breuses pub lications  
relatives à  la géom étrie . —  V oir B u n d ,  n o v . 1917. —  
M itte il , der N a tu rfo rsch . Ges. B ern  1919 (avec b ib lio 
graph ie). —  3. W i l h e l m - B e r n h a r d , frère du n° 2, 
* 1839, p ein tre, é tu d ia  à M unich et à P aris, m aître de 
dessin  à Berne dès 1861. A  p ein t des p aysages et des 
portraits. —  V oir S K L  I. [ H .  Flückiger.1

B E N T E L I N .  A ncienne fam ille d ’A ndelfingen  (Zu
rich), m entionnée déjà en 1470. —  H a n s  y  fu t  sous- 
bailli en 1487. [J. F r i c k . ]

B E N T I N U S ,  aussi B E N T I N I U S ,  M i c h a e l , h u 
m aniste  flam and, fixé à B âle au com m encem ent du 
X V I e s ., partisan  de la R éform ation . E n 1520 il est 
prote à l'im prim erie Froben. Il s ’occu p ait des éd itions  
critiques, entre autres de celles de N onius M arcellus, 
de V arrò, de F estu s P om p eiu s, d ’H orace et de l ’éd i
tion  F roben  de la  gram m aire grecque de T heodorus 
G aza, trad u ite  par E rasm e. Il p assa it pour un criti
que de te x te  averti, t  de la peste  en novem bre 1527 —• 
Voir Die V adian ische  B r ie fsa m m lu n g  der S tad tb ib i  
S t. Gallen  II , dans M S tG  X X V . —  E ra sm i R otterdam i 
opera, éd . Lierions I. —  H erm injard : C orrespondance  
des R éform a teurs  I et I I . [C. B.]

B E N T I V O G L I O ,  S a n t o , d ’une fam ille noble de 
B ologne, reçut en 1450 la va llée  de E lenio de la  part de 
G iovanni Taddeo P ep oli. Les droits de ce dernier éta ien t 
con testés, ce qui v a lu t à  B entivoglio  un  conflit avec les 
h ab itan ts de la vallée et les quatre ordinaires de M ilan. 
U n com prom is fu t  proposé en 1456 :1e droit de cense éta it 
reconnu à B entivog lio , le gouvernem ent de la  vallée aux  
chanoines ordinaires et la suzeraineté au duc de Milan. 
Le 12 m ars 1457 B entivog lio  renonçait à ses droits en  
faveur des h ab itan ts de la va llée  contre p ayem en t de 
9000 fi., dont 2000 d evaien t être versés à la fabrique du 
dôm e de M ilan. —  Voir M eyer : B len io  u n d  L even tin a . —  
B ertoni : C enni storici su lla  valle d i B len io . —  B Stor . 
1892. —  Baroffio : M em orie storiche. [C. T.]

B E N T Z  ( B l  N T Z ) , J e a n - J A C Q U E S .  M onnayeur à Fri
bourg 1605, m aître de la m onnaie le 19 m ars 1618. Le 
gouvernem ent lui délivra des certificats de sa tisfaction  
pour son travail en 1615 et 1619. —  V oir S K L .  —  Jos 
Sch n eu w ly  : N otes su r  les m o n n a yeu rs et inspecteurs de la 
m o n n a ie  à F rib o u rg . —  A rch. d ’È ta t  Fribourg. [Ræmy.] 

B E N V E N U T I ,  G IA CO M O, scu lp teur, de Lugano. 
En 1498, il trava illa it  avec  Stefano de L ugano à la 
construction  du dôm e de M ilan. —  V oir S K L .  [C. T.]  

B E N Z .  N om  de fam ille répandu dans la  Suisse a lle 
m and e. Prénom  a y a n t p lusieurs orig in es; d évelop p e
m en t du prénom  B e n (n )o ,  lequel de son côté rem onte  
au x nom s avec  bern  — Bär; ou alors form e secondaire de 
B a n zo  p e tit  nom  form é de nom s en B a n d  (voir F örste
rn ann I, 244, 2 5 6 ); ou dérivé sim p lem en t de B enedik t 
(S I  IV , 1408).

A .  C a n t o n  d e  B e r n e .  —  J o h a n n - M a r t i n , * 7 avril

Louis  Benoît .  
D’après  un portrait à l ’hui le  

de L a u ren t  en  1820.
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1815, t  ju ille t 1882. L ithographe étab li à B ienne. 
I] publia un  certain  nom bre de vu es su isses, en 
particulier six  gravures de l ’ouvrage de W agner : 
L 'I le  de S t.-P ie rre  ou l ’Ile  de R ousseau  da n s le lac de 
B ienne, e t s ’associa  avec  son frère. L ’étab lissem en t prit 
alors la raison socia le B e n z frères. —  V oir S K L .  [G. A.]

B. C a n t o n  d e  C l a r i s .  —  J o n .-J o a c h im , originaire  
du C .deZ ou g.cu ré à Lin thaï et de 1758 jusq u e vers 1760  
bénéficiaire de la fond ation  de la Schm erzh a ften  M u tte r  à 
Lachen (Schw yz), f  1707. —  V oir G fr . 31, p . 102. [Nz.i

C. C a n t o n  d e  L u c e r n e .  —  F am ille  m en tion n ée au  
X V e s. dans le  b a illiage de W illisau . [P .-X . W.]

D . C a n t o n  d ' O b w a l d .  F am ille  de Sarnen, G isw il et 
K iigisw il. —  V oir K üchler : Genealog. N o tize n . [Al. T.]

E . C a n t o n  de S a i n t - G a l l .  —  1. S e v e r i n , pein tre, * 14 
m ars 1834 à Marbach (Sain t-G all), f  2 novem bre 1898 à 
M unich où il a v a it  é tu d ié . Il se sp écia lisa  dans la p ein 
ture religieuse. D epuis 1860, il produ isit beaucoup de 
tab leau x  d ’église et de d évotion  On en rencontre n otam 
m en t dans les églises de W alen stad t, B rüggen, Quarten, 
S t. F iden , L ich ten steig , R agaz, R appersw il, A ppenzell. 
—  2. J o h a n n - A l b e r t , pein tre-décorateur, * 2 décem bre  
1846 à M arbach. On lu i doit la restauration  et la  déco
ration  de nom breuses églises dans to u tes les parties d e là  
S u isse .—  3. A l o i s , colonel, 1836-1907. — V oir S K L . —  
A D B . —  B J N  I I I , 119. —  Schw eiz. M o n a tssch rift fü r  
Offiziere aller W affen  1907. [Bt.j

F . c a n t o n  d e  Z u r i c h  F am ille  zuricoise du bailliage  
inférieur du com té de K ibourg et de la  seigneurie de 
W einingen . U ne autre fam ille, m en tion n ée dès le m i
lieu  du X V e s. à O berhausen, o b tin t en 1504 le do
m aine de la prévôté de Zurich à N iederschw erzenbach  ; 
plus tard, elle t in t  ce dom aine à t itre  de fief héréditaire  
et le conserva ju sq u ’au X I X e s. D es ram eau x de la fa 
m ille s ’étab lirent au  X V I e s ., à R u m sta l-P fu n gen , Ge- 
roldswil e t Schlieren, et en Crimée au X I X e s. B our
geoisie à Zurich en 1586 et 1614. A rm o irie s  : d ’azur à 
une stille  d ’or surm ontée d ’un cou teau  de tann eu r de 
sable à la poignée d ’or. —  1. H e i n r i c h , du Conseil de 
W interthour 1428-1436. —  2. M a r t i n , bourgeois de Zu
rich 1453, beau-père de H ans W aldm ann . —  (F. H . ]  —
3. A c h i l l e s , peintre p aysagiste  et graveur, * 1766 à 
D ietikon (Zurich), élève de Peter Birm ann à Bâle. D ans 
la su ite, il travailla  égalem ent dans cette  ville , et se d is
tingua dans la  peinture à l ’aquarelle et à la gouache. Il a 
laissé entre autres, to u te  une série de vues de Bâle, gra
vées et coloriées à la m ain. —  Voir S K L .  —  [C. Ro.] —
4. R u d o l f , de P fungen , 1810-1872, conseiller d ’E ta t  
1848-1869, conseiller n a tion al, co lonel d ’état-m ajor. —
5. J o h a n n e s , d eS ch w am en din gen , 1842-1914, géom ètre  
cantonal 1893, député au Grand C onseil.— V oir Z W Chr. 
1914, p. 584. — 6. H e i n r i c h , de W interthour, * 1863, 
D r en droit, m em bre du Grand Conseil de W interthour, 
lieu tenan t-co lone l, président de la  C om m ission fédérale  
de pensions. — [ F .  H . ]  —  7. G u s t a v , pasteur, de P fungen  
(Zurich), * 1866 à F isch ingen  (T hurgovie), étudia  la th éo 
logie à B âle, à M arbourg, à Berlin et à Zurich. D e 1890 
à 1894 pasteur à W agenhausen  s /R h in  (T hurgovie), 
fut appelé à Bâle en 1894 com m e secrétaire des socia
listes chrétiens. Il y  fonda et dirigea l ’association  év a n 
gélique ouvrière. Dès 1897, pasteur de la paroisse n ou 
vellem ent fondée de Saint-M atth ieu  à Bâle. A côté de 
son pastorat, il s ’occupa aussi d ’oeuvres sociales et col
labora à la lu tte  contre le chôm age, ju sq u ’en 1918 pré
sident de la caisse officielle de chôm age, et de 1914 à 
1919 de la Com m ission cantonale de secours. En 1917, 
l ’U niversité de Marburg le nom m a docteur en théologie  
honoris causa. A uteur d ’une série d ’écrits religieux et 
sociaux. — [C. Ro.] —  8. R o s a  Schudel-B enz, * 1890, 
D r phil., a publié : D er L a n d a m m a n n  in  den  Schweiz 
D em o b  a lien  U ri, S ch w yz u n d  U nterwalden. Collabora
trice au D H B S .  —  Voir A rch. d ’É ta t  Zurich. [ F .  H . ]

B E N Z E N S G H W I L  (C. A rgovie, D . Muri. V . D G S). 
Com. et vge. D es tom b eau x préhistoriques et une lance  
de bronze on t été trou vés en 1860 près de l’école actu elle . 
En 1189 P enzisw ile , 1064 B enzesw ile . Le v illage  fa isa it 
partie sous la d om ination  autrich ienne du bailliage de 
Muri ; il passa  en 1415 au x  Lucernois, bailliage de 
M erenschwand. Le cou ven t de Muri y p o ssé d a itd e s  biens 
déjà en 1064. La com m anderie de l ’ordre teu ton iq u e de

I-Iitzkirch renonça en 1259 à tous ses droits de jur i
d iction  sur ce v illage  en faveur du cou ven t de Frauen- 
ta l. —  Voir P.-M . K iem  : Gesch. des K losters M u r i.  —  
E . Suter : D as K loster F ra u en ta l. —  B . R eber : Das 
F re ia m t vor der Geschichte, 19. [G. w .]

B E N Z I G E R ,  B Æ N Z I G E R .  N om  de fam ille très ré
pandu clans le canton  d ’A ppenzell R .- E .,  ainsi que 
dans celu i de Schw yz.

A. C a n t o n  d ’A p p e n z e l l .  La fam ille Bänziger, an 
cienne form e B enziger, apparaît au m i
lieu  du X V e s. ; elle est actu ellem en t 
répandue dans sep t com m unes : L u t
zenberg, W olfhalden , R eu te , H eiden , 
W ald, Speicher et W ald sta tt. Des 
Benziger so n t aussi devenus bourgeois 
de Saint-G all au m ilieu  du X I X e s. et 
à O beregg. A rm o ir ie s  : d ’or à une roue 
de m oulin  de sab le. —  1. W a l t e r , de 
L utzenberg, cap ita ine général du p ays  

1618-1629. —  2. J a k o b , de H eiden , cap ita ine général du 
p ays 1647-1651. —  3. J a k o b , de L utzenberg, banneret 
1661-1671 ; capita ine général du pays 1672-1680 ; 
trésorier 1681-1696. —  4. J a k o b , de W olfhalden , * 1775, 
sous-préfet du d istrict de Walcl 1800-1802. —  5. J o h a n n - 
K o n r a d , de L utzenberg, * 1777 à W olfhalden , consacré 
à B âle en 1819 ; en 1821 pasteur de la  com m unauté  
p rotestan te  de B ixh eim  (Lorraine) ju sq u ’à sa m ort 1854.
—  Voir A J  1854. —  6. M a t t h i a s , de L utzenberg, 
* 8 oct. 1788 à Trogen, reçu dans le  synode d ’A ppen
zell R .-E . en 1816, vicaire à  Thaï, puis à L utzenberg, 
enfin à  Sulgen ; 1817 pasteur à  Bergam e. E n 1821 il fut 
nom m é professeur à l ’É cole cantonale de Trogen, n ou 
vellem en t fondée. A uteur d ’un Leitfaden  über Schw eizer
geschichte bis 1 5 2 1 ,1828, et d ’une biographie du pasteur  
G abriel W alser, dans A p p en ze ll. M ona tsb la tt 1816.
—  Voir : A p p en ze ll. M ona tsb la tt, n oa des 11 novem bre  
et 12 décem bre 1832. —  7. J o h a n n e s , de L u tzen b erg ,un 
des prem iers fondateurs de l ’industrie appenzelloise de 
la  broderie, * 15 avril 1804 à L utzenberg. Son entreprise  
occupait dans TA ppenzell R . I., le R h ein ta l, le V orarl
berg et la  B avière environ 4000 ouvriers et ouvrières. 
Il entreprit de grands voyages pour créer des débouchés  
à ses broderies en A llem agne, A utriche, Ita lie , H ol
lande, B elgique, R ussie, A ngleterre et A m érique, t  1840.
—  Voir A p p en ze ll. M onatsb la tt 1840, n° 11. —  8. Jo-  
h a n n - J a k o b , de L utzenberg, * 1840 à H eiden, t  8 avril 
1904, dirigea une im portante m aison d ’exportation  et 
légua par testa m en t 77 500 fr. à d iverses œ uvres d ’u ti
lité  publique (hôp ita l de d istrict, asile d ’aliénés, in sta l
la tion  de chauffage dans les églises, e tc .). —  Voir 
A p p en ze ller  A n ze ig er  1904, n “ 81. —  Voir : A  U" I, 
n° 902 et 1143. —  Zellw eger : U rk. II , 1. —  Joh .- 
H einr. Tobler : Regenten  u n d  L andes geschickte des K ts . 
A p p en ze ll.  —  H elvet. S laa tsa lm anach  1801. —  A p p e n 
zell. W a p penbuch  (M us. de 1818, à la  B ib lio t. cant. Tro
gen). —  A p p en ze ller  K alender  1816-1820. —  B ü rg er
buch der S ta d t S t. Gallen  1887. —  [R. Benz et A. M.J —
9. H e r m a n n , pasteur, de H eiden , depuis 1880 bourgeois 
de Zurich, * le 26 novem bre 1862 ; de 1885 à 1890 pas
teur à S itzberg, de 1890 à 1908 à N eu -H elvetia  (U ru
g u ay), de 1908 à sa m ort, le  15 aoû t 1916, à Arth- 
G oldau. —  Voir W irz : E ta t, p . 165. —  T R G  1917. —  
[ W . - L .  W .]  —  10. J o h a n n - C o n r a d , 1799-1874, pasteur  
à A ltstä tten  (Saint-G all) et doyen  du chapitre éva n 
gélique de R heintal-W erdenberg. Il enseigna d ’abord  
chez Feilenberg à H ofw il, puis fu t appelé en 1820 com 
m e pasteur à A ltstä tten  où il exerça son m inistère du
rant 53 ans. Il é ta it  une des personnalités les plus popu
laires du canton de Saint-G all, —  Voir Schönholzer : 
D ekan  B ä n zig er , L ebensb ild  u n d  Leichenreden. (B ib lio 

thèqu e V adian, Mise, h e lv et. 1 8 7 ,2 ) .
—  G. R ingger : D ie N eu e  evang. 
K irche  in  A lts tä tten , F estschrift, p . 52.
—  E . H alfter : D r L . Sonderegger in  
se iner Selbstb io  graphie u n d  se inen  
B rie fen , p . 45. [ S c h e l l i n g .]

B . C a n t o n  d e  S c h w y z .  B e n z i g e r , 
fam ille d ’E insiedeln  issue de H e i n i , 
reçu h ab itan t en 1584. La fam ille est 
sans doute venue de l ’A ppenzell ; des
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ram eaux se so n t fixés à Soleure e t  au x  É ta ts-U n is . A r 
m oiries : parti d ’azur à u n e bannière d ’argent et de 
gueu les à une épée du second, à la  fasce brochante  
d ’argent chargée d ’un lion ram p ant d ’or. —  1. J o h a n n - 
B a p t i s t - K a r l , 1719-1802, fonda av ec  ses fils Franz- 
Sales et Josef-C arl une librairie et un m agasin  d ’ob
je ts  de d évotion . —  2 . F r a n z - S a l e s , fils du n° 1, 1758- 
1827, fu t p ro ie  de l ’im prim erie du couven  t, et com m e tel 
dut livrer au D irectoire h e lv étiq u e  en 1798, à la dem ande  
du général S ch au en b ou rg ,les v ie illes presses du cou ven t.

Le 30 m ai de la m êm e an 
n ée, le gou vern em en t h e l
vétiq u e  ven d a it une de 
ces presses à F ranz-Sales 
et à ses frères. Ce d eva it  
être l ’origine de la  m aison  
B en zig er  Cle . —  3. J o -  
s e p h - C a r l , 1762-1841, fils 
du n° 1. Il se consacra à la  
librairie tand is que son  
frère aîné dirigea l ’im pri
m erie ju sq u ’en 1820, land- 
am m ann, il a rendu de 
grands services à E insie- 
deln sous la R épublique  
h elv étiq u e  et p en d an t les 
années 1816 et 1817. —  
4. P l a z i d - K a r l , 1782- 
1868, p résident du trib u 
n al can tonal. —  5. M a - 
r i a n u s , 1791-1875, m em 
bre du Conseil, im pri
m eur, fonda en 1859  

1 'E in s ied le r  A n z e ig e r .—  6. B e n e d i k t - A u g u s t i n , 1792- 
1858, chapela in  de la fam ille  royale de Bavière au ch â
teau  de N ym phenburg , puis curé de S ch la tt (A ppenzell). 
—  7. J o s e p h - K a r l , 1799-1873, fils du n° 4, landam - 
m ann, libraire-éd iteur et im prim eur. Il fonda  en 1833, 
avec son frère N ik olau s, la m aison  K a rl u n d  N ik o la u s  
B en zig er , successeur de la  Société Benziger. P en dan t les 
troubles de 1833 et 1848, il é ta it  à la  tê te  des autorités  
et trava illa  avec succès à la  recon stitu tion  du can ton . —  
8. M a t h i a s , 1806-1879, m éd ecin , am m ann du d istrict, 
serv it de m éd iateu r dans un  différend entre le d istrict 
d ’E insiedeln  et le  cou v en t. —  9. N i k o l a u s , frère du 
n° 7, 1808-1864, v ice-lan dam m an n, libraire-éd iteur et 
im prim eur. Il in trodu isit la  lith ograp h ie, la  stéréo typ ie  
et la gravure sur cuivre dans la m aison . —  10. J o s e p h - 
K a r l , fils du n° 7, 1821-1890, colonel, conseiller n a tio 
nal ; il d irigeait la partie com m erciale de la  m aison de 
com m erce de son père, laq u elle  passa en 1860 à lui et à 
ses cinq frères. C’est sous eux q u ’elle prit la p lus  
grande ex ten sion , p lus de 1000 ouvriers. — 11. A d e l - 
r i c h , fils du n° 7, 1827-1872, consul de Suisse à C incin
n a ti ; il é ta it  avec  son cousin  L ouis à la  tê te  de la

m aison  am éricaine, fon 
dée en 1853. —  12. N i 
k o l a u s , fils du n" 9 ,1 8 3 0 -  
1909, conseiller au x  E ta ts, 
libraire-éd iteur et im pri
m eur, se voua aussi au x  
affaires pub liques, d ’a
bord dans les au torités  
can tonales, puis au Con
seil n a tion al et au Con
seil des É ta ts . —  13. 
A d e l r i c h , fils du n° 9, 
1833-1896, am m ann du 
d istrict, il fonda la  m a i
son d ’art relig ieu x  A . Ben- 
zigef & C'=, et fu t une  
personn alité  très appré
ciée dans le m onde in d u s
triel, prem ier président 
de la Société  su isse d ’as
surance pour transports 
à Zurich. —  14. J o s e f -  
K a r l , fils d u n °  10, * 1853, 

juge can tonal, président du Conseil d ’ad m in istration  de 
la m aison  d ’éd ition  B en zig er & C ° S .  A . —  15. R u d o l f ,

fils du n° 10, * 1863, p résident du T ribunal pénal can 
to n a l. —  16. A l o y s ,  fils du n° 13, * 1864, évêque de 
Q uilon au x  Indes. —  17. A u g u s t ,  fils du n° 13, * 1867, 
pein tre, se d istin gua  su rtou t com m e p ortra itiste  en 
A m érique et à Paris. —  18. A d e l r i c h - A l b e r t ,  fils 
du n° 13, * 1865, m em bre d e là  d irection  de la  B anque  
su isse h yp oth éca ire  à Soleure, com m andeur de l ’ordre 
de S ain t-G régoire. —  19. B e r n a r d ,  1837-1903, fils du  
n° 8, b én éd ictin  à E insiedeln , dirigea le C olleg ium . —  
2 0 . J o h a n n - E v a n g e l i s t ,  * 1868, bénéd ictin  à E in sie
deln , in sp ecteu r des écoles dès 1915. A uteur d ’ouvrages  
d ’éd ification . —  21. A u 
g u s t i n ,  * 1870, b én éd ic
tin  à É ngelberg, sp irituel 
au cou v en t du G ubel, au 
teu r d ’ouvrages de l it t é 
ra tu re .— 22. J o s e f - K a r l ,  
fils du n° 14, * 1877, arch i
v iste  d ’E ta t  à Schw yz, 
b ib lio théca ire à la B ib lio
thèqu e de l ’U n iversité  de 
B erne, depuis 1920 chef du  
serv ice consu laire fédéral.
A uteur de pu b lication s  
sur l ’h isto ire de l ’art et 
sur l ’économ ie p o litiq u e.

L a m aison  d ’édition  
B enziger & C° tire ses ori
g ines de la  soc iété  de fa 
m ille  co n stitu ée  en 1801.
E lle  a  p o r t é  s u c c e s s iv e -  Joseph-Carl Benziger 1821-1890. 
m e n t  l e s n o m s  d e  Gebrüder D 'a p rè s  u n e  p h o to g r a p h ie .  
B en zig er , Gebrüder K a r lu .
N ik o la u s  B enzig er , puis B enziger  & C° A . G. La m ai
son a fondé des succursales à Paris, Strasbourg, W alds- 
hu t et Cologne, ainsi q u ’au x  É ta ts-U n is d ’A m érique, à 
N ew -Y ork , C incinnati et Chicago, sous le nom  de B en 
ziger B rothers. S pécia lisée dans l ’éd ition  d ’ouvrages 
relig ieu x  catholiques et d ’im ages sacrées, elle a pris une  
ex ten sion  u n iverse lle . Le Sain t-S iège lu i confirm a les 
titres de : T yp o g ra p h en  des hl. apostolischen S tuh les  et 
P ä pstliches In s titu t fü r  christliche K u n s t. —  V oir J . R . 
v . H ess : Genealog. S ta m m ta fe ln  der F a m ilie  B . —  C.-J. 
B enziger : Gesch. der F a m ilie  B . —  C.-J. Benziger : 
Gesch. des B uchgew erbes im  S tifte  E in s ied e ln . —  M. K o
th in g  : L a n d a m m a n n  J .  C. B enziger. —  R . B anz : P . B er
n a rd  B enziger. —  E in s ied le r  A n ze ig er , 1859. —  C.-J. 
Benziger : D ie E insied ler B ü rg er geschleckter. [C. B.l

B E P P E T .  F am ilie bourgeoise de B ienne m en tion 
née au com m encem ent du X V e s. —  B e n d i c h t , le  
jeu ne , fa isa it partie avec son père de la corporation des 
tanneurs, du Conseil 1474, S tubenm eister  1486. E m pri
sonné en 1473 pour avoir m enacé de m ettre le feu à la 
v ille , il fu t relâché à la prière de ses frères, après avoir  
payé une am ende et prêté le serm ent de ne plus re
com m encer. Il eut en 1481 un dém êlé avec  l ’évêque  
de B âle, q u ’il déclara ne pas reconnaître pour son  
seigneur, puis avec le prieur de V aucluse au su jet d ’un  
prêt de 1000 lb. Cette affaire fu t tranchée à Fribourg  
en 1502. B eppet m ourut quelques années plus tard à 
Berne. —  Voir B lösch : Gesch. der S ta d t B ie l II —  
A rch. B ienne : P rotocoles du Conseil; listes d ’im pôts, 
obituaires. [w . Bourquin.]

B E R ,  J e a n - S t a n i s l a s , * 8 m ars 1809 à V arsovie, 
f  30 janvier 1872 à Porrentruy, ingénieur à la d irection  
des T ravaux publics de Berne, naturalisé bernois, com 
m une de Löw enbourg, en 1854. On conserve de lu i de 
nom breux p lans de routes, de p onts et des cartes. —  
Voir S K L .  [G. A.]

B É R A N E C K .  F am ille originaire de la B ohêm e, dont 
un m em bre, ven u  en Suisse à la fin du X V I II e s ., fu t  
naturalisé vaudois en 1829 et acqu it la bourgeoisie de 
D on atyre près P ayerne. —  1. G e o r g e s , * 24 m ai 1829, 
f  11 décem bre 1895, professeur à Lausanne, ch ef d ’in s 
t itu t , a lp in iste, collaborateur à l ’Echo des A lp e s . Père 
des trois su iv a n ts. —  2. E d o u a r d , * 1855, géographe  
et professeur à Lausanne, auteur d ’un Précis de Géogra
ph ie  p h y s iq u e -. Les phénom ènes terrestres, 1892. —  3. 
E d m o n d , * 10 m ars 1859, t  26 octobre 1920, D r ès sc ien 
ces, professeur de zoologie et d ’an atom ie à l ’U n iversité

Jo seph-Karl B en z iger  1762-1841. 
D’après  un portra it  en cire  

de X .  Guriger , de 1807.

Joseph-Carl  B en z ig er  1799-1873. 
D ’ap rès  un tableau  à 1 hui le  

de J. S to ck er ,  de 1808.
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de N euchâtel, consacra la m ajeure partie de sa v ie  à 
l ’étude de la tuberculose et trou va  la form ule de la  

tubercu line qui porte son  
nom  et d ’une série de dé
rivés com binés avec des 
sels m éta lliques. A uteur  
de nom breux travau x  
publiés dans des revues  
savan tes. —  4. J u l e s ,  
* 26 septem bre 1864, pro
fesseur, écrivain , depuis 
1911 directeur du Collège 
de M orges, au teur d ’une 
dissertation  sur Senèque  
et H a rd y  1890. —  Voir 
L ’Echo des A lp e s , 1896. 
—  M essager boiteux de 
N e u c h â t e l ,  1 9 2 2 . —
R enseignem ents particu 
liers. [ M .  R .  et L. T.] 

B É R A N G E R .  F am ille  
E d m o n d  B é r a n e c k .  originaire de B eaum ont en

D 'a p rè s  u n e  p h o to g r a p h ie .  D auphm é, bourgeoise de 
L ausanne dès 1768. A rm es  : 

gironné de sable et de gueules, sem é de fleurs de ly s. A  
donné A u g u s t e ,  1830-1879, professeur de littérature  
française à l ’A cadém ie de Lausanne. —  Voir R ossel : 
H ist, littéraire. —  B I G  23. [M . R . ]

B E R  A U ,  von .  —  I. A ncienne fam ille bourgeoise de 
Schaffhouse, nom m ée d ’après son village d ’origine situé  
dans le d istrict badois de W aldshut. A rm o ir ie s  : d ’or à 
trois têtes d ’ours de sable. —  J o h a n n e s  prit part en 
1370 à la destruction du château  d ’E vatin gen , en 1374 
et en 1396 il fit des dons p ieu x  en faveur de l ’assistance  
publique et de l ’hôp ita l. —  II . Voir l ’art. H o l l ä n d e r ,  
TOBIAS.  [ W a n n e r - K e l l e r .]

B E R B I E R ,  B A R B I E R .  Fam illes de Courfaivre 
et de Charmoille (Jura bernois). —  1. J o s e p h ,  de Cour
faivre, 1759-1824 (en religion P . François de Sales), pré
m ontré à B ellelay, étudia  à Paris 1787. E n  1790, il fut  
nom m é directeur du Collège de B ellelay  et présida aux  
destinées de cet étab lissem ent ju sq u ’à sa dispersion  
par les Français en 1797. Il a laissé une relation de l ’in 
vasion de B ellelay , que le chanoine Saucy a publiée dans 
son IH st. de l’ancienne abbaye de B elle lay , p . 266. En  
1812, il fu t appelé aux fonctions de directeur du Collège 
de B élém ent qui ven a it d ’être fondé. —  2. J e a n - N i c o -  
l a s - S é b a s t i e n ,  neveu  du n° 1, f  1842 curé de Brislach.
—  Voir V autrey : Notices h istoriques V . —  J .-A . Ju n 
cker : Notice historique su r  le collège de D elêm ont, dans 
A S J  1917. [L. C h a p p u i s . ]

B E R C E A U  D E  J E A N - J A C Q U E S  (CERCLE ou 
Cl u b  d u ) .  Cercle révolutionnaire gen evois qui ava it son  
local dans la  rue Chevelu, au jourd’hui rue R ousseau , où 
l ’on croyait que ce philosophe éta it né. Il prit une part 
active à la révolution  de 1792 et un an et dem i plus tard  
à celle de 1794. [E.-L. B u r n e t . ]

B E R C H E M ,  B e r t h o u t  VAN. F am ille originaire du 
B rabant, fixée à A nvers où plusieurs de 
ses m em bres rem plissent, dès le début 
du X V I e s ., les fonctions d ’échevin  et 
de bourgm estre. Certains généalogistes 
l ’ont rattachée à la m aison féodale des 
B erthout, ce qui am ena la branche éta
blie en Suisse à reprendre ce nom  au  
X V I I I e s. A rm o ir ie s  • d ’argent à trois 
pals de gueu les. —  1. J o a c h i m , v iv a it  
à A nvers dans la prem ière m oitié du 
X V I e s. Gagné au x  idées de la  Réform e, 

il devint un adepte de l ’an abaptiste  D avid  Joris (Jean  
van Brugg). En 1544, il se réfugia à Bâle, avec son beau- 
père, et fut reçu bourgeois de cette  v ille. Il fut im pliqué  
dans le procès in tenté au x  N iederländer  (1558-1559), 
et m ourut en 1574. —  2. A d e l b e r g , fils d u n » l ,  q u itta  
Bâle peu après et se fixa à Brèm e où plusieurs de ses 
descendants occupèrent une place dans la m agistrature.
—  3. J a c o b , 1664-1744, arrière-petit-fils du n° 2 ; entré 
au service des É tats généraux de H ollande, il parvint 
au grade de général-m ajor et m ourut à La Brille (pro
vince de H ollande) —  4. M a x i m i l i e n , 1706-1761, fils

du n° 3, D r en droit, bourgm estre de La Brille 1750- 
1754, du Conseil de l ’A m irauté de R otterdam  1756. —  
5. J a c o b , 1736-1793, fils du n° 4, v in t  hab iter Lau
sanne et acquit le dom aine de La N az, près R om anel, 
à la su ite  de son m ariage avec  une d ’Hlens (1764). Il 
fu t expulsé du P ays de Vaud par LL. E E . pour avoir 
assisté, le 15 ju ille t 1791, au banquet de R olle, et m ou
rut en France. —  6. J a c o b - P i e r r e , 1763-1832, fils du 
n° 5, secrétaire de la Société des sciences physiques de 
L ausanne, est l ’auteur d ’un Itinéra ire  de la vallée de 
C ham onix , et de plusieurs travau x  sur la m inéralogie

■

Le tem ple  de Bercher . D’après un dess in  de E.-D. Turrian.

et la  science des m ines, publiés en partie en collabo
ration avec  H enri S truve. E xpu lsé en m êm e tem ps que 
son père, il v écu t en France. —  Voir H . D übi : J .-S .  
W yttenbach  u n d  seine F reunde. —  7. G u i l l a u m e , 1772- 
1857, fils du n° 5, servit en France dans l ’armée d ’Italie  
(1793-1795), où il fonctionna com m e aide de cam p du 
général A m édée de La H arpe, entra dans le com merce 
et fu t banquier à Paris, fit partie, com m e capitaine des 
chasses, de la  m aison  de l ’ex-im pératrice Joséphine  
(1810-1814). R entré en Suisse en 1815, il d ev in t bour
geois de G enève (1816). D u Conseil représentatif 1819- 
1827, 1829-1838, com m andant de la cavalerie genevoise  
1818, m aire deC éligny 1820-1830. —  Voir JG , avril 1857. 
—  8. A r t h u r , 1803-1878, fils du n° 7, D r en droit, maire 
de Céligny 1830-1847, du Conseil représentatif et du 
Grand Conseil 1833-1842, 1842-1846. Il se fixa au châ
teau  de Crans (V aud), et se fit naturaliser vaud ois 
(1855). —  9. W i l l i a m , 1831-1870, fils du n° 8, colonel à 
l ’état-m ajor général 1869, a pris une part active à l ’or
ganisation  des écoles de tir d ’infanterie en Suisse. —
10. P a u l , * en 1861, p etit-fils du n° 8, licencié ès sc ien 
ces physiques (Paris 1883), colonel d ’artillerie. —  11. 
M a x , 1863-1921, frère du n° 10, D r phil. (Leipzig, 
1886), D r ès lettres honoris causa  de Genève (1909) et de
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L ausanne (1917), associé étranger de l ’In stitu t de Fran
ce (1913). S a v a n t orien ta liste , connu par ses nom breux  
tra v a u x  sur l ’h isto ire et les m onum ents de la civ ilisation  
m usulm ane en E g y p te  et en Syrie à l ’époque du  
m oyen  âge. Il a pris l ’in itia tiv e  et dressé le p lan d ’un  
C orpus in sc r ip tio n u m  arab icarum  dont il a recueilli e t  
publié lu i-m êm e en partie les M a téria u x . —  Voir J  G, 
14 m ars 1921. —  1 2 .  V i c t o r ,  * en 1864, frère du n° 11, 
auteur de tra v a u x  sur l ’h isto ire de G enève et de la  Suisse, 
D r pb il. hon. c. de l ’U n iversité  de Zurich (1914). [V. v B.] 

B E R C H E R  (C. V aud, D . M oudon. V . D O S ). Ber- 
chiaco  en 1154, Borchie  en 1228. A u m oyen  âge, chef- 
lieu  d ’une seigneurie d épendant to u t  d ’abord des sei
gneurs de C ossonay, qui p assa  au x  Chalon, prince 
d ’Orange en 1407, en 1420 au duc de Savoie, en 1441 
a u x  Gierens, en 1500 au x  D ortans, en 1683 au x  Saus
sure qui la  conservèrent ju sq u ’à la R évo lu tion . La terre  
de B ercher fu t érigée en baronnie en 1712 par le gouver
n em en t bernois en faveur de Georges de Saussure. En  
1288, des gens de V uarrens ayan t assassiné un  hom m e  
de Bercher, ceux de ce dernier v illage  s ’em parèrent de 
Vuarrens, le p illèrent et brûlèrent d ix  m aisons. L ’église 
de Bercher, dédiée à la V ierge Marie, d épendait dès le  
X I I e s . du prieuré de Saint-M aire. E lle fu t en tièrem ent 
reconstru ite  en 1724 et restaurée en 1910. On y  vo it  
une cloche du X V e s ., avec de belles gravures repré
sen ta n t la P assion . C ette église fu t desservie de 1684 à 
1689 par le  célèbre écrivain  p rotestan t Joseph  Saurin  
qui rev in t au catholic ism e, abjura en m ains de B ossuet 
et d ev in t m em bre de l ’A cadém ie des sciences de Paris. 
Le château  actu el est l ’œ uvre de Georges de Saussure, 
le prem ier baron de Bercher. D epuis 1880, il y  a à Ber
cher une im portan te fabrique de la it condensé. R e
g istres de n a issan ces et de m ariages dès 1606, de décès 
dès 1813 , —  D H V .  [M. R.]

B E R C H E R , H e n r i - E d o u a r d ,  peintre, d ’E to y , 
* à V evey  le 13 décem bre 1877, élève de V allouy  et de 
H u gu en in-L assau gette , a étudié de 1895 à 1897 aux  
B eaux-A rts de G enève, depuis 1898 professeur de 
dessin au  Collège de V ev ey  et depuis 1913 professeur à 
l ’É co le des A rts et M étiers de V evey . A exposé dès 1901 
au Salon su isse des B eaux-A rts. A uteur du grand p an 
neau  d écoratif M o n treu x , qui figure, dès 1906, au buffet 
de la  gare C. F . F . de Lausanne, d ’un  G ram m ont (M usée 
de V ev ey ), d ’un  P a n o ra m a  de G lion, e tc . [B. ]

B E R C H  1E R . F am ille  fribourgeoise originaire des 
villages d ’A u m ont, Cheyres, Cugy, Granges d £ V e s in e t  
Seiry. —  1. P i e r r e ,  chapelain  de Cugy, 1482-1485. —  
2. P i e r r e ,  curé de Cugy dès 1748, f  1755. —  3. J e a n -  
B a r t i s t e ,  curé de R ueyres-les-Prés 1764-1787, curé 
de M énières dès 1788, f  1790. —  4. P i e r r e - J o s e p h ,  
notaire e t  curial d ’A um ont, 1794-1805. —  5. C l a u d e -  
J o s e p i i ,  curé de R ue 1827-1832, chapelain  d ’É challens 
1833-1841, chapelain  de M ontbovon 1842-1854, curé 
de M ontbovon dès 1854, t  1856. —  Voir D ellion  : D ic
tio n n a ire  des paro isses. [ H .  V.]

B E R C H T A . Voir BERTHA.
B E R C H T E L  IS T  A G  (jour de B erthold , 2 janvier). 

D ans les d ia lectes allem ands actuels il est appelé Büch-  
te l i ( s ) - ,  B ä ( r ) t e l i ( s ) - ,  B ä rze lif  s ) - ta g  ; dans la langue  
écrite B erchtoldstag. A nciennes form es : P erchtag  (1296, 
1334), P rechentag  (1374), (S a n ti B erchtentag  (X I V e et 
X V e s.), S a n t B erchtoltztag  (1436), B erchteltag  (1528 et 
1533). On célèbre ce jour dans les contrées sep ten tr ion a
les et occidentales de la  Suisse allem ande par des d iver
tissem en ts et des cou tum es trad itionnelles, variables 
d ’un endroit à  l ’autre : b anquets, réunions bachiques, 
danses, jeu x , m ascarades, cortèges. D ans p lusieurs en
droits les com m unes, les corporations et d ’autres socié
tés ten a ien t ce jour leurs assem blées annuelles, où éta ien t 
in sta llés les n ou vea u x  fonctionnaires, et qui se term i
n aien t par un ban q uet. P lusieurs de ces coutum es ex is
te n t  encore actu ellem en t, d ’autres ont été  suppri
m ées en partie dans les tem p s m odernes ou déjà dans 
les siècles précédents à la  su ite  de m andem ents sur les 
m œ urs. L ’im portance a ttach ée à ce jour s ’exp lique en 
p artie  par le fa it q u ’il su it im m éd iatem ent le jour de 
l ’an ; si le  deux janvier tom b e sur un  dim anche, le 
B erch telistag  se célèbre le 3 janvier. D ’autre part, il est 
le  prélude du carnaval. On n ’est pas d ’accord sur l ’éty -

m ologie du m o t. Il est possib le q u ’il se rapporte à l ’an
cien nom  allem and de l ’E p iphan ie, G iperachtanacht, à 
celu i de la  déesse Berchla  ou de la reine du m êm e nom , 
ou encore au x  ducs B erchtold  de Zähringen. —  Voir 
S I  I , 528 ; II , 640, 1682, 1833 ; IV , 135, 279, 785, 1538. 
—  A. B achm ann  : Der B erchtoldstag in  der Schw eiz, dans 
la F eu ille  centrale de Z o ß n g u e , 1882. —  S A  V  I, 47, 126, 
176, 257 ; I I I , 1 6 4 ,2 5 0 . [ I - I .  K e s s l e r . ]

B E R C H T E N B Ü L .  Fam ille bourgeoise de Lucerne, 
m en tion n ée en 1352. —  1. H a n s , m em bre du Grand 
Conseil 1426, député à Lucca 1432, secrétaire de W ild 
sau 1436, fourrier dans la  guerre de Zurich 1444, juge  
1446. —  2. J o h a n n , 1450 chanoine à B erom ünster, curé 
de Pfeffikon ; f  1479. [p .-x . W.]

B E R C H T H E R .  Voir B e r t h e r .
B E R C H T O L D .  A bbé de Saint-G all. Voir F a l k e n - 

STEIN .
B E R C H T O L D .  N om  de fam ille répandu dans les 

cantons de Fribourg, Lucerne, U nterw ald , V alais et 
Zurich.

A . C a n to n  de F r ib o u r g . —  J e a n - N i c o l a s - E l i s a -  
beth, m édecin , écrivain  et hom m e p olitiq u e fribour- 
geois, * à Fribourg le 5 
déc. 1789, f  en cette  v ille  
le 27 sep t. 1860. Après 
avoir su iv i le Collège de sa 
v ille  n ata le , il q u itta  le  
p ays en 1810 et parcou
rut, so it com m e étudiant, 
so it com m e précepteur, un  
grand nom bre de p ays  
d ’E urope (R ussie , A llem a
gne, Ita lie , P o logn e, etc.).
R eçu  docteur en m édecine  
à l ’U n iversité  de Lands- 
hu t en 1819, il ne rentra  
à Fribourg q u ’en 1835 et 
fu t nom m é l ’année su i
va n te  m édecin  de l ’H ôp i
ta l des B ourgeois ; il oc
cupa ce p oste  pendant
onze ans. Secrétaire du jean-Nicolas-ElisabethBercb- 
C onseud education  (1838), told. D’a p r è s  u n e  p h o to g r a p h ie ,  
vice-p résid en t et secré
taire du Conseil de Santé (1844), puis député de la 
v ille  au Grand Conseil (1846), il ne tarda pas à prendre 
u ne part a ctive  au x  ag ita tion s politiq u es, dans le cam p  
du radicalism e extrêm e. Sous le  régim e radical, il de
v in t chancelier d ’É ta t  (1847) et se fit surtout rem arquer 
par l ’hab ile  rédaction  de ses b u lletins po litiq u es. Il fu t 
député au Grand Conseil (1847-1855) et député au Con
seil des É ta ts  (1853), m ais se retira du m ouvem en t p o li
tiqu e peu  de tem p s a van t la chute du régim e radical. 
Il fu t aussi m em bre de la  Chambre des Scholarques de 
1848 à sa m ort. E n  1840, avec A . D aguet et M. M eyer, 
B erchtold  fonda la Soc. d ’H istoire du canton  de Fribourg  
et, dès lors, publia  plusieurs études dans les A rch ives  de 
cette  S ociété . Il collabora égalem ent à divers journaux, 
n otam m en t à L ’É m u la tio n , au Confédéré, etc. On lui 
d oit la rééd ition  du T o csin  fribourgeois  (1850), la  pub li
cation  du T hésaurus m edicinae  de B iderm ann (1855) et 
de nom breuses brochures, parm i lesquelles une curieuse 
profession de foi p olitique et religieuse in titu lée  Is is , 
ou l’in itia tio n  m açonnique  (1859). D e son œ uvre capitale  
l ’H isto ire  du  C anton de F rib o u rg , en trois volum es 
(1841-1852), le prem ier vo lu m e seul qui s ’arrête à l ’en
trée de Fribourg dans la Confédération et pour lequel il 
a em prunté beaucoup aux notes m anuscrites laissées par 
le chanoine F onta in e , con stitue une histoire à peu près 
im partia le . Au chanoine F onta in e, éga lem ent, Berchtold  
doit le principal m érite de beaucoup de ses travau x  : 
sa N otice  sur la B ourgeoisie de Fribourg, son H istoire  
des Scholarques, etc. Berchtold  est un écrivain ingé
n ieu x  et b rillan t, m ais son œ u vre, d 'une docu m entation  
in com p lète  et so u v en t inspirée par la doctrine radicale, 
la isse  à désirer au p o in t de vu e sc ien tifiqu e. Il nous a 
cep en d an t la issé  la  seu le v u e  d ’ensem ble q u ’on a it ju s
q u ’ici de l ’h isto ire fribourgeoise. —  A . B uchi : D ie F re i-  
burgische G esch ich tsschre ibung in  neuerer Z eit. [ A u g . S c h .]

B . C an ton  d e  L u c e r n e . —  N om  de fam ille m entionné
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aux X I I I e et X I V e s. à Sem pach, W olhusen , Sursce et 
Lucerne. D eux B e r c h t o l d ,  de Sekingen , son t m en tion 
nés, de 1253 à 1273 et de 1302 à 1340, com m e chanoines  
à Berom ünster. Le prem ier fonda la  chapellen ie de 
Saint-N icolas et Sainte-V érène. —  B e r c h t o l d ,  de Bug- 
heim (Bilkheim ), égalem ent chanoine à B erom ünster, 
mourut on 1327 prévôt do R heinfelden. —  B e r c h t o l d ,  
de Tarenz (Tyrol), acq u it la bourgeoisie de Lucerne en 
1 8 0 7 , —  1. L u k a s , de R usw il, curé d ’Horvv 1565, de 
Marbach 1579, de Geiss 1599, f  1607. —  Voir Gfr. 17, 
66 ; 22, 226 ; 30, 210. —  Reinhard : Gesch. der P farre i 
Horw. —  2. J o h a n n ,  m em bre du Conseil de v ille , am 
m ano de la v ille 1837, m em bre du Grand Conseil 1838.
 3 . F r i e d r i c h ,  * 1837, m e m b r e  d u  G r a n d  C o n s e i l  d e
la v ille 1865-1867, du Grand Conseil 1872-1879, du  
tribunal de d istrict 1864-1871. Il écriv it : D ie Ver
sicherung unserer Gebäude gegen F euerschaden. —  Voir 
Gfr., R egeste . —  U Ber. II . —  R iedw eg : Gesch. von  
Berom ünster. [P .-X . W. et J. T.]

C. I a n t o n  d ’U n t e r w a l d .  —  Fam ille de l ’O bwald, pa
roissienne de Giswil, m entionnée déjà en 1467 et 1483. 
—  1. H a n s ,  bailli d ’E ngelberg, rendit ses com ptes le 
29 juin  1528. —  2. IIANS, bailli de la va llée  d ’Engelberg  
1559. —  3. H a n s  M e l k . ,  1688-1689, in ten d an t des b â ti
m ents, 1689-1691 trésorier du canton, 1692-1694 bailli 
de Lugano. —  U ne série de représentants de cette  fa 
m ille sont m entionnés parmi les m em bres du tribunal 
des Quinze. —  Voir K üchler : Genealog. N o tizen . —  
Dürrer : E in h e it U nterw aldens. —  G erichts- und R a ts
protokolle von  O bw alden. [AI. T.]

D . C a n t o n  d u  V a l a i s .  — J o s e p i i - A n t o n ,  * le  28
juin  1780 à Gräich, prê
tre le 28 janvier 1803, 
curé de Loèche-les-B ains 
1803-1816 et en m êm e 
tem ps, 1808-1811, direc
teur du Sém inaire, puis
de 1816 à 1829 curé de 
Si on ; en 1830 il fu t élu 
Promotor fidei pour le 
B as-V alais et le 18 mars 
1837 doyen  de Valere, 
t  le 9 m ars 1859 à Sion. 
Il fu t le prom oteur de la  
prem ière loi scolaire du 
V alais, entreprit la trian 
gu lation  du Valais pour 
la carte D ufour et écri
v it  un  E n tw u r f  zu  einer 
vo llständigen S ta tis tik  des 
K a n to n s W allis . Le 28 
ju ille t 1846 il légua 2257 
francs su isses pour la 
création d ’un fonds des

pauvres de la paroisse de Mörel. —  Voir V erhandlun
gen der Schw eiz. G em einnützigen  Ges. 1859. —  Z S S t.  
1896 (avec portrait). —  B W G .  [D. I.]

E. C anton  de Z u rich . —  I. A ncienne fam ille de la 
com mune d ’U ster, connue déjà vers 1450. —  II . A n
cienne fam ille de la com m une de W il sur le « Raf- 
zerfeld », répandue dans la  contrée. —  [J. F r i c k , ]  —  
H e i n r i c h , conseiller national, * le  3 m ai 1844 à See
gräben, étudia à l ’É cole po lytech n iq u e fédérale, tra
vailla ensuite com m e ingénieur en Suisse et en A ngle
terre. Il se fixa en 1872 à Thal wil où il porta à un haut 
degré de prospérité la fabrique de m achines qui porta  
plus tard son nom . D e 1855 à 1901 député au Grand 
Conseil ; de 1896 à sa m ort conseiller nation al ; il s ’oc
cupa beaucoup du tarif douanier et de l ’assurance contre  
la maladie et les accidents. D e 1884 à 1901 il fu t prési
dent de la Société industrielle du canton  et s ’intéressa à 
l ’am élioration du sort des apprentis, t  le 3 ju in  1907 —• 
Voir N Z Z  1907, n° 173. —  Z ürcher Jahrb u ch  fü r  Ge
m einnü tzigkeit 1906-1907. [Felix B e r c h t o l d  ]

B E R C H T O L D , de Steinbronn (Sundgau), abbé de 
Murbach 1260-1285. C’éta it un  am i de R odolphe de 
Habsbourg dont il chercha à sauvegarder les droits 
en Suisse contre les baillis e t contre les Lucernois. 11 
était en relations su iv ies avec  le cou ven t im  H of de 
Lucerne, t  13 décem bre 1285. —  Voir Gfr. I - I I I . —

K opp : E id g e n . B ü n d e  II . —  Gatrio : M urbach  I, 309- 
350. —  Fleisch lin  : S tu d , u n d  Beiträge  II , 164-169. [ J . T ]  

B E R C H T O L D  et E R C HA IMG ER ,  grands seigneurs 
além anniques, frères, qui ten tèren t au début du X e s. de 
restaurer la  puissance ducale en A lém annie. Ils entrè
rent en opposition, entre autres, avec  le prince évêque  
de C onstance, Salom on II I , et, dans un conflit avec  lui 
au su jet de la possession de Stam m heim  (Thurgovie), 
qu'ils adm in istraien t com m e délégués royau x et q u ’ils 
revend iquaient, ils le firent prisonnier. En 917 les deux  
frères et leur neveu  furent exécutés en vertu  d ’une sen
tence du roi Konrad I. —  V. Meyer v .K n on au  : E in  K a m p f  
des deutschen V olksw illens gegen kirchl. M achtansprüche  
im  X .  Jahrh ., dans A u s  m i t t l .u .  neuen Ja h rh u n d .,  1876.
—  A D B  V I, p. 186. —  T B  56, p. 52-54. [Th. G r e y e r z .] 

BERCKHEI1VI,  FRAN Z, baron de, * 1785, d ’une
vieille  fam ille a lsacienne, beau-flls par alliance de la 
baronne de K rudener. Il v in t à Bàie en octobre 1816 
chez le professeur Friedrich L achenal, m ais fut expulsé  
en février 1817 pour con travention  à la police des 
étrangers. —  Voir A. V ischer : D ie A u sw e isu n g  des 
H errn  von B erckheim  i. J .  1817. [C. Ho.]

B E R C L A Z .  Fam ille vala isanne identique sans doute  
à la fam ille de V ine is , venue vers 1322 de N aters à Sal- 
quenen. Les Berclaz se répandirent dans la su ite  à Miège, 
Cordonnaz, V enthôm e, Sierra, etc. sous différents nom s : 
Laz B erglaz, de la Berclaz, de Bercula. —  1. A n d r é , 
prieur de Géronde et am odiateur de la cure de Conthey  
1491. —  2. A n t o i n e , curé de F u lly . —  Voir Grcmaud 
V I-V IÏI . —  B W G  I. —  de R ivaz : Topographie. [Ta.] 

B E R D E Z .  Fam ille vaudoise originaire de R ossi- 
nières où elle est m entionnée dès le X V Ie s. A donné
—  1. S a m s o n ,  20 septem bre 1811-16 décem bre 1875, 
pasteur de l ’Église française de Zurich, puis professeur 
d ’ancien testa m en t et d ’hébreu à la F acu lté de théologie  
de l ’Église libre de Lausanne de 1847 à  1874. —  2. 
L o u is , 29 décem bre 1839-11 mars 1905. E tu d ia  la 
théologie, fu t suffragant à R om ainm ôtier. E tu d ia  en
su ite  le droit. A vocat à Lausanne dès 1868. D éputé au 
Grand Conseil 1870-1884, et 1889-1897, présida ce 
corps en 1876 et 1880 ; v ice-président de la C onsti
tu an te  vaudoise en 1885 ; conseiller n ational de 1873 à 
1877, procureur général de la C onfédération en 1874, 
juge d ’instruction  fédéral de 1875 à 1886. L ’un des hom 
m es les plus m arquants du parti libéral vaudois. A vocat 
du Portugal dans l ’affaire de D elagoa, 1894. —  3. 
H e n r i ,  1841-1901, professeur d ’anatom ie à Zurich, 
directeur de l ’École vétérinaire de Berne. —  4. J u l e s ,  
* 22 février 1858, depuis 1892 privat-docent, depuis 
1902 professeur extraordinaire de thérapeutique à 
l ’U n iversité de L ausanne, auteur de plusieurs publi
cations m édicales. [A. B. et G.-A. B.]

B E R E A U D ,  J e a n - J a c q u e s . Chansonnier, polém iste  
genevois en m êm e tem ps que perruquier, * le 19 nov. 
1735, d ’une fam ille originaire de Privas en V ivarais, 
genevoise depuis la fin du X V I I e s. Ses onze publica
tions connues, écrites en partie pour souten ir la cause 
des N atifs, s ’échelonnent de 1767 à 1771. —  Voir Ri- 
voire : B ib liograph ie . —  Genève Arch. d ’É ta t. [C. R.] 

B E R E N F E L S .  Voir B æ r e n f e l s .
B É R E N G E R .  É vêque de Bâle, élu en 1057. En 1061, 

il se prononça pour le pape A lexandre II élu par Rom e 
contre l ’antipape H onorius II nom m é par le Synode de 
B âle. —• V . Trouillat I . —  Jahrb . von M ü n ster im  Grego
r ien ta l. —- A ug. Bernoulli, dans B a s. C. V II. —  A G S  III , 
660. —̂  V an trey : H ist, des évêques de Bâle  I. [C. R o .]  

B É R E N G E R .  Fam illes genevoises originaires du 
D auphiné. —  Joan Pierre, * 26 mars 1737, polygraphe  
et hom m e p olitique. Après la m ort de ses parents, Fir- 
m in A bauzit lu i fit donner une instruction  littéraire et 
sc ien tifique. Lorsque, en 1766, les natifs décidèrent de 
réclam er des droits économ iques et politiques, Bérenger 
rédigea en leur faveur un M ém oire in s tr u c tif  concernant 
les n a tifs , qui fu t condam né par le Conseil, le 7 août 
1767, à être lacéré et brûlé par le bourreau. Le 20 février 
1770, il fu t banni de G enève avec sept autres natifs. 
Sa p rotestation , Lettre à M . Cramer, prem ier synd ic , 
fu t condam née au feu le 10 avril 1770. Peu après, les sep t 
exilés firent paraître une Lettre circulaire des N a tifs  de 
Genève su r la dernière révolution de cette république, due à

J o s e p h - A n t o n  B e rc h to ld .  
D’a p r è s  u n e  p h o to g r a p h ie .
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la  p lum e de Bérenger. E lle fu t  brûlée par le bourreau. 
D e 1772 à 1773, B érenger publia  son  H isto ire de Genève 
d epu is son orig ine  ju s q u ’à nos jo u rs ,  6 vo l., cpii fut con 
dam née le 8 février 1773 à être lacérée e t  brûlée. A  la  
su ite  de l ’éd it du 10 février 1781, et en particulier de 
1’« A cte d ’oubli », il pu t rentrer à G enève, fu t reçu bour
geois en 1791, entra à l ’A ssem blée n ationale genevoise  
en février 1793 et au C om ité provisoire d ’adm inistration

le 13 ju ille t su iv a n t. Il 
rem plit les fonction s de 
synd ic en 1796-1797, et 
refusa en 1798 son élec
tion  de président à la Cour 
de ju stice  crim inelle, t  23 
ju in  1807. Bérenger a p u 
blié bon nom bre de bro
chures p o litiq u es, dont 
plusieurs en faveur des 
natifs ; en janvier 1792, 
il fonda avec B ondis le 
Jo u rn a l de Genève, dont 
158 num éros parurent. 
E n 1801, il û t  paraître  
u ne H isto ire  des derniers  
tem ps de la R ép u b lique  de 
Genève et de sa ré u n io n  à 
la F rance. —  Voir B P U  : 
N otice  b iogr. par Marc 
T héodore B ourrit, Mns 
d ’Ivern ois 5. —  Borget : 
J .-P .  B érenger h istorien , 

dans M I  G X X V I I .—  R ivoire : B ib lio g r . [ j  0 . K a r m i n . ]  
B É R É S I N A  ( B A T A I L L E  D E  L A ) .  Lorsqu'on  

1812 la  grande Arm ée entra en R ussie, les régim ents des 
Suisses R ouges furent a ttrib u és au  corps d ’O udinot et  
se b attiren t en août et en octobre à P o lozk , sur la D una  
contre W ittgen ste in . Lors de la grande retraite, ils fu 
rent chargés d ’aider à assurer le passage de la Bérésina  
par le gros de l ’arm ée. Il eut lieu  le 28 novem bre sous le  
feu  des R usses et dégénéra pour l ’arm ée de l ’em pereur 
en une catastrophe. On a v a it  confié aux Suisses le poste  
d ’honneur des position s françaises, so it la  défense de la  
route de Brill à S toch ow , qui en é ta it  la clef. Ils réus
sirent à s ’y  m ainten ir ju sq u e tard dans la n u it, de con
cert avec  des P olon ais et des Français, m algré des pertes 
sanglantes (80 %). D ans cette  situ a tio n  critique, les 
officiers et les so ld ats s ’é ta ien t réciproquem ent fa it la 
prom esse solennelle  de ten ir  bon, pour faire honneur au 
nom  de Suisses ; N ap oléon  lu i-m êm e l ’a reconnu plus 
tard . Les su rv iv a n ts partagèrent le  sort tragique de la 
grande A rm ée. E nviron  700 hom m es, sur 9000 q u ’ils 
éta ien t, revinrent de ce tte  cam pagne. —  Voir H ell- 
m üller : D ie Schlacht an  der B eresina  u n d  die Schw eizer, 
dans Schw eiz. M o n a tssch rift f . Off. aller W a ffe n , 1913. —  
Le m êm e : D ie R oten  Schw eizer 1812  (avec bibliogra
phie). —  D ierauer V . [ H .  Tr.]

B E R E T O L I ,  J o h a n n e s , arch itecte, de Brissago, 
constructeur du clocher de l ’église de Santa  Maria del 
P onte  de Brissago, d ’une grande valeur artistiq ue. U ne  
in scription  de 1545 sur le clocher nous fa it connaître  
l ’artiste , inconnu par ailleurs. S u ivant le S K L ,  Beretoli 
appartiendrait à la fam ille des B eretta , de B rissago. —  
Voir S K L .  —  A L B K .  [C. T.]

B E R E T T I  L A N D I ,  L o r e n z o - V e r z u s o , m argrave  
de C asteletto , com te de Cereto, * 1651 à P laisance, 
t  1725. Secrétaire d ’É ta t et prem ier m inistre du duc de 
M antoue, il entra en 1702 au service de P hilippe V 
d ’E spagne, qui le nom m a en 1703 am bassadeur extraor
dinaire auprès de la Confédération (accrédité le 2 octo 
bre près la C onfédération entière et le 27 auprès des can
tons catholiques). Il conclut avec  ces derniers la capi
tu la tion  de Milan, qui conférait à P hilippe, com m e duc 
de M ilan, le droit de passage et d ’enrôlem ent. Le 15 
août 1716, il annonça son rappel et se rendit au congrès 
de p aix  de Cambrai en qualité de p lén ipotentia ire d ’E s
pagne. —  Voir A S  I, VH, V II'. —  D ierauer IV . —  LL. 
—  A rchives fédérales [A. R.]

B E R G  (C. Saint-G all, D . R orschach. V. D G S ).V g e ,  
Com. p o litique et paroisse. Il est déjà fa it  m ention  de 
Berg (B e r g a )  en 796, où le cou ven t de Saint-G all acquit

des propriétés par échange. A  la su ite  de donations, les 
terres du cou ven t prirent de l ’ex ten sion , et lorsque l ’em 
pereur A rnulf transféra les revenus royaux de Berg au 
chapitre de C onstance, les privilèges de Saint-G all et de 
C onstance se heurtèrent de telle sorte que le roi Louis, 
ills d ’ArnuIf, fu t obligé, en 901 et en 904, d ’assigner aux  
deux parties leurs droits respectifs. Saint-G all, de m êm e 
que C onstance, ava it là  des censitaires et des droits de 
bailliage. Vers le m ilieu du X I I I e s ., la charge de m aire 
de Berg et au X I V e s. le dom aine au com plet, devinrent 
la  propriété du cou ven t de Saint-G all. A près que l ’A lte  
L andschaft eut été érigée en seigneurie spéciale sous 
l ’abbé U lrich Rtisch, Berg d ev in t une « capita inerie » du 
d istrict de la h au te  jur id iction . D éjà le 2 février 1459, les 
h ab itan ts de Berg é ta ien t m is au bénéfice de la con
cession concernant les redevances et le libre parcours, 
accordée pour L ôm m isw il e t les com m unes voisines par 
U lrich R ösch, encore adm in istrateur de l ’ab b aye, sur 
l ’in terven tion  des quatre cantons protecteurs du cou
v en t. D e 1803 à 1832 Berg fit partie de la com m une  
politiq u e de S teinach  ; de 1832 à 1845 il form a avec  
T übach une com m une p olitique et le 17 novem bre 1845 
Berg fu t érigé, en vertu  d ’un  décret du Grand Conseil, 
en com m une politiq u e autonom e. L ’église de Berg est 
une des plus anciennes de l ’A lte L andschaft. E n  904, il 
est question  d ’un  oratoire, en 1285 d ’un  curé, en 1395  
d ’une église à Berg. Lors de la R éform ation , Berg adhéra  
aussi à la nou velle  confession ; le 6 décem bre 1528 on 
enleva les im ages et les au te ls. T outefois Berg revint 
à la confession  catholique après la bata ille  de Cappel. 
P o p u la tio n  : i8 6 0 , 483 hab. ; 1910, 562 h ab . R egistres 
de paroisse dès 1830. —  Voir U S tG .—  Gmür : R echts
quellen des K ts . S t. Gallen I . —  N iischeler : Gotteshäuser 
der Schw eiz  II , 118. [Bt.]

B E R G  (C. T hurgovie, D . W einfelden . V .D  G S). Châ
teau  et v illage. A rm o ir ie s  de la  se i
gneurie de Berg : de gueules à une 
tour ronde crénelée, accom pagnée de 
deux fleurs de ly s d ’or. B erga  est m en 
tionné en 796. En 901 le roi Louis 
l ’E n fan t stip u la  que la loca lité  de 
Berg, selon  une donation  de son père, 
le  roi A rnoulf, restera it propriété de 
la  M arienkirche de C onstance et que 
les redevances q u ’y  possédait a u tre
fois l ’abbaye de Saint-G all devaien t  

être garanties. E n  1155 Berg est au nom bre des p os
sessions de T évêché de C onstance. La seigneurie  
de Berg resta ju sq u ’en 1798 un  fief de l ’évêch é. Les 
feudataires furent : les barons von  A ltenklingen , ju s
q u ’en 1394 ; les barons von  E nd, ju sq u ’en 1413 ; 
H einrich von  R oggw il 1443-1457 et K laus Blarer, de 
C onstance, 1457-1475 ; les barons de S ax-H oh en sax , de 
Bürglen, 1475-1502 ; H ans von  Landenberg, d ’A lten- 
klingen , ju sq u ’en 1518; Jacob  E gli, de Zoug, 1531-1555;  
A lw ig R yf, d it W elter au f B lidegg, 1555-1580 ; A lbrecht 
v on  Landenberg, de H erdern, ju sq u ’en 1584 ; les Brüm - 
si v o n  H erblingen, ju sq u ’en 1653 ; le cou ven t de Saint- 
Pélage à B ischofszell ju sq u ’en 1676 ; le baron F idel von  
Thurn-V alsassina, m ajordom e de l ’abbé de Saint-G all, 
dans la fam ille duquel le château  dem eura jusq u e vers  
1830. —  La chapelle de Berg, dédiée à sa in t M aurice et à 
sa in t P élage, é ta it  une annexe de l ’église de Sulgen . En  
1359 le cou ven t de sa in t Pélage à B ischofszell en obtin t 
la co llation  et confia le service de la chapelle au vicaire  
de Sulgen. E n 1506, H ans von  Landenberg, d ’A lten-  
klingen, fonda  une prébende à Berg dont la  collation  
d evait revenir après sa m ort au chapitre des chanoines  
de B ischofszell. En 1528, la  com m une de Berg em brassa  
la R éform e et elle fu t desservie par le v icaire pro
testan t de Sulgen, m ais le  cu lte catholique y  fu t réin 
troduit en 1578 par le collateur. En 1851 Berg pro
testa n t fu t érigé en paroisse autonom e. R egistres de 
p aro isses: p ro testan ts dès 1623, catho liques dès 1800. 
—  Voir W artm ann, n° 141. [Sen.]

B E R G ,  M a r i a  v o m . Voir G o n z e n b a c h , L i n a  v o n . 
B E R G  A M  I R C H E L  (C. Zurich, D . A ndelfingen . 

V. D G S ). Corn, politiq u e (avec G räslikon et E igental), 
Corn, civile et paroisse m entionnée pour la prem ière fois 
vers 1150 sous le nom  de B erga. E lle p orta  ta n tô t

J ea u -P ierre  B éren g er .  
D'après  un portrai t de la co l 

le ct ion  Maillart.
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le nom  de B erg einha lb  dem  Irchel, tan tôt celui de 
B erg im  Flaach'tal am  R in .  On y  a trouvé des v e s ti
ges d ’un refuge de l ’âge du bronze et des fortifications  
rom aines. Les prem iers propriétaires fonciers furent les 
barons von T eufen, dont les droits passèrent plus tard  
en partie aux couvents de T öss, K appel, K atharinental 
et Em brach. La h au te jurid iction  appartenait au com té  
de Kibourg, avec  qui B erg p assa  d éfin itiv em en t à  
Zurich en 1452. La basse juridiction , d ’abord en m ains 
des barons von  Teufen, puis fief autrichien au X I V e s., 
fut possédée su ccessivem ent par les fam illes von  
Erzingen, T ettin gen , G achnang, zum  Tor et von  U lm . 
Au com m encem ent du X V I I e s., elle appartin t aux  
Meiss, et plus tard, ju sq u ’en 1798, au x  E scher de Zurich. 
Sous la R épublique H elvétiqu e, Berg fit partie du d is
trict d ’A ndetfm gen, de 1803 à 1814 du d istrict de W in- 
tcrthour, de 1814 à 1831 du hau t-b ailliage , puis d istrict 
d’A ndelfm gen. Outre le château  de Berg, qui ex iste  en
core, il y  ava it dans l ’ancienne jurid iction  de Berg les 
anciens châteaux de Schollenberg, d ’E bersberg et de 
R adegg. D e m êm e que la dîm e, le droit de patronage  
appartenait au cou ven t de R heinau ; après la R éfor
m ation, Zurich le lui con testa , m ais ce ne fu t q u ’en 1836  
q u ’il en fu t dépossédé. En 1558, l ’abbé dut prendre l’en
gagem ent de ne choisir que des pasteurs zuricois, pré
sentés par le Conseil. En 1654 l ’église fu t reconstruite ; 
une école est m entionnée au com m encem ent du X V I I e s. 
Les registres paroissiaux d atent de 1668. .P opu la tion  : 
en 1634, 397 ; 1860, 614 ; 1920, 460 h ab. —  Voir S S R  1. 
—  A. Earner : Die Geistlichen der G em einden des Bez. 
A n d elfin g en  [H ausfreund , supplém . du Volks blatt... A n d e l
fingen, 1905, n° 4). —  Schloss B . am  Irchel (dans N b l. 
der S tadlb ib lio thek W in terthur  1833). 10. Farne».]

B E R G A M  IN . Fam ille d ’O bervaz (Grisons), citée en 
1458. Elle s ’est répandue dans la su ite  à  Schleins, en 
H ollande, dans les colonies hollandaises et dans la 
haute Italie. —  1. R e m i g i u s , p od estat à  M orbegno 1689, 
f  1720. —  2. R e m i g i u s , * 14 septem bre 1682, curé 
d ’Em s 1708-1709, aum ônier de l ’arm ée à  Turin 1725 où 
il m ourut le 5 février 1728. —  3. J o h a n n - P a u l , au 
service de France dans les gardes suisses de 1763 à  1793, 
landam m ann en 1794, colonel et m em bre du Conseil de 
guerre des Grisons 1798. f  21 mars 1821. —  4. LUCIUS-  
A n to n , * 1757, curé de Bonaduz 1782-1789, chanoine  
1787, bénéficier à  Coire 1797, sextar  de la cathédrale de 
1818 à  sa m ort le 23 février 1825. —  5. R e m i g i u s , entra  
au service de France 1821, du pape 1832, capitaine des 
voltigeurs à Ferrare, com m andant à  F aenza, tom ba le 
10 ju illet 1848 dans l ’assaut de V icence par les A utri
chiens. —  6. P . D o r o t i i e u s , * 24 novem bre 1814, capu
cin, m issionnaire en 1847 au Brésil où il m ourut en 
1878. —  7. P . D o n a t u s , * 8 décem bre 1822, capucin, 
prédicateur populaire de renom  dans l ’Italie centrale et 
dans l ’île de Corse. Curé à  Salux 1868-1887, puis à  Ober- 
vaz 1887-1899. j  le 9 août 1899. [j.- .i. Simonet.]

B E R G D  IET1 K O N  (C. A rgovie, D . Baden. V .D G S ) .
Com m une qui portait autrefois le nom  
A 'O berndorf et appartenait aux sei
gneurs von  Schönenw erd, dont le châ
teau éta it situ é  au-dessus du village. 
P eu à peu les terres et la basse juri
d iction  passèrent au couvent de VVet- 
tingen. Le cou ven t en resta proprié
taire ju sq u ’à sa sécularisation. Le nou
veau  nom  de Bergdictilcon paraît pour- 
la prem ière fois le 30 juin  1803, ainsi 
que B erggem einde D ie tikon . Cette com 

mune com prend les h am eaux de B altensw il, de Hasen- 
berg, de Schönenberg, de Herrenberg, de Bcrnold et de 
Kindhausen. D ans le peuple, la Corn, porte, encore de nos 
jours, le nom  de B erggem einde. Les cath . se rattachent 
à la par. de Berikon, les pro t. à celle de D ietikon-U rdorf 
(C. Zurich). A rm o irie s  (depuis 1862): d ’argent à un chêne 
de sinopie. —  Voir Merz : W ehrbauten. —  Merz : Die 
G em eindewappen des K ts . argau  — A rg . IV . [O. z.] 

B E R G E L L  (C. Grisons, D . M aloja. V. D G S  sous B RE
CAGLI a). La plus p etite  des vallées m éridionales des Gri
sons où l ’on a découvert une sta tion  prérom aine au-des
sous de Soglio. Les plus anciens hab itan ts sem blent avoir  
etédes R hètes. E n 4 6 a p . J .-C .un  édit de l ’em pereur Claude 
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m entionne les B arga io l (hab itants de la  vallée de Ber
goli), qui é ta ien t alors en conflit avec les Comasques. 
A près la conquête de la R h élie  par les R om ains, ceux-ci 
constru isirent entre autres une route de Corne à Chiavenna  
en con tinu an t par la vallée de Bergoli et le Septim er. Au 
bord de cette  route éta it placé le C astellum  ad m u ru m  
(C a sle lm u ro )  et au-delà du Septim er, B iv iu m  ou Sla-  
bulum . En 952, O thon I, revenant d ’Ita lie, passa par le 
Septim er et en 960 il fit don de la vallée de Bergoli, avec  
droits de péage et de juridiction , à l ’évêque de Coire 
H artbert. O thon II confirm a le don en 976 et O thon III  
en 988, m ais en réservant le château  de Castelm ur et 
l ’église. L ’évêque ava it la haute e t  basse juridiction ; il 
se fa isa it représenter par un p od esta t. Le plaid de ju s
tice se ten a it à V icosoprano. U n doyen (d eca n u s)  exer
çait la ju stice  inférieure et prononçait sur les transferts 
im m obiliers. Les régales de l ’évêque éta ien t les péages 
(le T eloneum  ou péage de frontière, la  F ü rle iti  ou droit 
d ’.escorte, le péage des routes), le H ostesana  (ad hostem ) 
im pôt m ilitaire payab le en produits du sol, et en outre 
les poids, m esures et m onnaie ju sq u ’en 1421. Les forêts 
et le droit de chasse ava ien t été concédés au x  hab itan ts  
en 1024 par le roi H enri II . Au m ilieu du X I V e s., la v a l
lée form ait une juridiction  indépendante, avec son pro
pre sceau à ses arm es. A l ’origine, elle con stitua it une  
union forestière, m ais peu à peu des conflits surgirent 
entre Ob- et U nterporta, e t le 17 ju in  1534 la vallée fut 
divisée en d eu x  com m unes politiques. Seule la juridic
tion crim inelle, présidée par le podestat, ne fut pas com 
prise dans ce partage. U nter-P orta  com prend les com 
m unes actuelles de Bondo, Soglio et Castasegna, Ob- 
Porta celles de Stam pa, V icosoprano et Casaccia. Ob- 
Porta sub it dans la su ite  un nouveau partage : en 1745 
Casaccia se sépara de Stam pa et de V icosoprano, qui 
elles-m êm es furent d ivisées en 1853. D ans U nter-Porta, 
Soglio et C astasegna se séparèrent en 1879 ; Bondo for
m ait déjà une com m une depuis longtem ps.

Les h ab itan ts de la vallée furent en lu tte  avec Chia
venna de 1207 à 1219 et de 1264 à 1272. Ils eurent à sou f
frir du passage de troupes lors des troubles des Grisons en 
1624 et 1629 ; en 1798 et 1799 la vallée fu t envahie par 
les A utrich iens et les Français, puis en 1814 une expé
dition des Grisons sur Chiavenna y  passa. Le patron des 
gens de Bergell é ta it, d ’après la tradition sain t Gauden- 
tiu s, évêque de N ovare, qui aurait souffert le m artyre  
au IV e s. au-dessus de V icosoprano. En 1529, O b-Porta  
adopta la Réform e et adressa un appel à Peter Vergerlo 
à Bâle, ancien évêque de Capo d 'Istria ; il réussit à in 
troduire la nouvelle doctrine à U nter-P orta , m ais non  
à fonder un synode dans la vallée. O b-Porta se d ivisa en 
deux paroisses en 1586 : V icosoprano et Stam pa-Borgo- 
nuovo. Guido Zoncha, de Vérone, fu t le réform ateur de 
Casaccia. En vertu de la cap itulation  de Milan, les pro
testan ts de Chiavenna se réunissaient à C astasegna où 
une église fu t constru ite. La population de la  vallée  
parle un dialecte particulier, le B argaiol ou lin g u a lg  da 
la B a rg a ia . Le seul ouvrage écrit dans ce dialecte, qui 
est un m élange d ’élém ents rétorom anches et lom bards, 
est l ’oeuvre de G iovanni Maurizio : L a S tr ia , ossia is l in -  
qual da l ’a m u r  (1873). D epuis la R éform ation, les habi
tants ont adopté l ’ita lien  com m e langue écrite, de sorte  
que l ’id iom e du pays perd toujours plus de terrain . 
D epuis 1851, O b -et U nter-P orta  ne form ent q u ’un cercle 
avec un député au Grand Conseil ; auparavant chacune  
de ces com m unes ava it un représentant à la D iète gri
sonne. P o p u la tion  de la vallée : 1700 hab. environ. —  
Voir V. V assali : Das Hochgericht Bergell. —  P . N icolaus  
von Salis-Soglio  : D ie F a m ilie  von S a lis . —  E. Lechner : 
Das T al Bergell. —  Cr. G io\ranoli : Die F rem den invasion  
1798-1S01 , dans J H  G G 1905. —  Ch. von H oiningen- 
H uene : M ilt, aus Bergeller Notarsprotokollen, dans B M  
1917. —  E . G ianotti : E in  Prozess wegen des Sep tim er, 
dans B M  1914. —  S ilv ia  Andrea : Das Bergell. —  W . v, 
W artburg : Z u r  S te llu n g  der Berg. M u n d a rt zw ischen dem  
Rhcilischen u n d  dem  Lom bardischen. [E. G. et L. ,!.]

B E R G E N ,  von (au X V e s. v o n  B e r i n g e n ) .  Vieille 
fam ille de l ’O berhasli. —  1. U l r i c h , fu t m aître d ’é
cole à Zofingue, pasteur à Oberburg, vicaire à la co llé 
giale de Berne en 1589, professeur de théologie à Berne 
en 1590, devin t bourgeois de la ville et ancêtre de la
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fam ille bourgeoise du m êm e nom , f  1595. A rm o ir ie s  : 
d ’or à un bou q uetin  de sable levé  en pied sur trois 
m onts de sinopie, et accom pagné de d eu x  étoiles de 
gueules. —  Voir L L  I I I .  —  Grüner : W a p penbuch  

(B ib l. de Berne). —  [R. M.-w.] —
2. J a k o b , de M eiringen, * i l  avril 
1842, pasteur de B assersdorf 1865- 
1904, doyen  du chapitre de Bülach, 
p riva t-d ocen t à la F acu lté  de th é o 
logie de Zurich 1876-1879. —  Voir 
W irz : E ta t. —  G. von  Schu lthess-  
R echberg : D ie zürch . Theologenschule  
im  1 9 .J a h rh .,  dans F estgabe d erT heo l. 
F a k u ltä t  [Zurich], 127. ' [W.-L. W.]

B E R G E O N .  — I. F am ille du v a l de Mort eau, bour
geoise de N eu ch âtel à ia  fin du X V e s. A rm o ir ie s  : d ’or au 
pal de gueules accom pagné de deux éto iles du m êm e et 

chargé d ’un cim eterre d ’argent à la  
poignée d ’or, su rm on tant un  croissant 
du dernier ; au chef d ’azur chargé 
d ’un v o l d ’argent. —  1. J e a n , ca p i
ta in e  au service de France, du P etit  
Conseil de la  v ille  de N euchâtel 
1639, m aître bourgeois 1648, l ie u te 
n an t de la  v ille  de 1651 à sa m ort 
1653. —  2. J e a n - M i c h e l , fils du 
n° 1, * vers 1641, receveur dès 
1668, révoqué en décem bre 1681 il 

fu t réintégré dans ses fonction s l ’année su iv a n te  ; 
châtela in  du Landeron 1685, m aire de N eu ch âtel et 
conseiller d ’É ta t  1689, directeur des sels 1693, 
f  en avril 1694. E n  1680 il ava it été l ’a v o ca t de 
C harlotte d ’A ch ey  dans le procès d ’in vestitu re  de la 
seigneurie de Gorgier. La baronne d ’A chey  ob tin t  
gain  de cause et lu i donna la m aison  de ses ancêtres, les 
N euchâtel-V aum arcus, à N eu ch âtel. Bergeon fu t  anobli 
en 1 6 8 7 .— 3 .C h a r l e s - F r a n ç o i s , fils dun» 2, 1681-1757. 
P artisan  du prince de Conti lors du procès de 1707, il 
noua dans la  su ite , av ec  J .-J . de M erveilleux, des in tr i
gues av ec  quelques p rétendants français à la  possession  
de N eu ch âtel. E n  1734, Bergeon et M erveilleux s ’abou
chèrent avec  le m arquis de N esle, à qui ils firent espé
rer un  sou lèvem en t du pays en sa  faveur. Le rappel du  
m arquis, qui s ’é ta it  rendu à proxim ité de la fron
tière n eu ch âtelo ise , à M orteau, m it fin à ce tte  te n ta 
tiv e .

II . F am ille de M orteau étab lie  au m ilieu  du 
X V I e s. à La Chaux-du-M ilieu d ’où elle s ’est répandue  
aux P onts-d e-M artel. —  1. P i e r r e - F r é d é r i c , 1726- 
1807, pasteur au x  P lan ch ettes 1758-1765, à Corcelles de 
1765 à sa m ort le 11 ju in  1807. Bourgeois de N euchâtel 
1781. —  2. J a c o b , 1728-1799, pasteur à C hézard-Saint- 
M artin 1759-1768, à La C haux-de-Fonds 1768-1782, à 
Cornaux 1782-1799. —  Les descendants de Pierre- 
Frédéric ont fa it  souche à G enève, à A ix-en -P roven ce, 
à Gênes, à L ivourne et au  L o d e . D ans la branche de 
G enève, —  3. F r é d é b i c - A m i , 1817-1881, d éputé au  
Grand Conseil 1854-1856 et 1862-1868, v ice-président  
de ce corps et v ice-président de la C onstituante gen e
voise de 1862. —  Voir M N  1904, p. 124. —  B io graph ie  
N euchâteloise  I. —  A. D uPasquier : Les p ré ten tions de 
la m a iso n  de M a illy -N e sle  su r  N euchâtel, dans M N  1921. 
—  Généal. de la fa m ille  Bergeon, L ivourne. [L. M. et F. G.] 

B E R G E R .  Fam illes bourgeoises répandues dans 
presque to u te  la Suisse, à G enève sous le nom  de B e r - 
g u e r . Voir aussi B e r g i e r .

A. C an ton  de B e r n e . —  Des fam illes de ce nom  ex is
ten t dans 25 com m unes du can ton , surtout à Langnau ; 
plusieurs ont ém igré en A m érique. —  U l r i c h , de L ang
nau, * 1729, fu t à la  tê te  de la com m une de Trachsel- 
wald et reçu t du gou vern em en t des fusils et autres 
arm es en récom pense de ses seryiees. D ix  de ses fils com 
battiren t en 1798 contre les Français, et quand le  Lands
turm  fu t con voq u é, lu i-m êm e âgé de 69 ans fu t le pre
m ier sur la  place de rassem blem ent, f  5 avril 1821. —  
V oir G.-'V. S tähli : B ild  eines A ltschw eizers  ou U lrich  
B erger u n d  se in  letztes V erm ächtn is a n  seine E n ke l. —  
S B B  I , 601. —  2. G o t t l i e b , * 1826, t  3 ju ille t 1903, 
d ’abord in stitu teu r, puis a v o ca t;  rédacteur de 1 'E m m e n 
talerblatt, m em bre du Grand Conseil dès 1867, chancelier

de 1881 à 1891, conseiller n a tion a l de 1882 à 1902, in
dustriel. —■ B u n d  1903, n° 185. [K .-R J

B . C a n t o n  d e  F r i b o u r g .  —  1. J ean -JOSEPH, d ’On- 
nens, * 1766, f  1844, notaire 1789, m em bre du Tribunal 
d ’A ppel 1798-1802, du Com ité d ’élection  du canton  
17 m ars 1802, du Tribunal français 1804-1809, procu
reur d ’office et d irecteur des orphelins 1806-1809, juge  
d'A ppel 1809-1844, du Grand Conseil 1808-1814, 1814-
1844. —  Voir A S H  V II, IX . —  Arch. d ’É ta t F ri
bourg. —  2. I s i d o r e , de P rez-vers-N oréaz, connu sous 
le nom  de C apitaine Berger ; m em bre du Conseil p a 
roissial et du Conseil com m unal de Prez, d éputé au  
Grand Conseil 1877-1881. f  14 janvier^ 1895. —  Voir 
L a  L iberté  1895, n os 14, 16. —  N o u v . É tren n es fribour-  
geoises 1896, 128. [Ræmy.]

C. C a n t o n  d e  L u c e r n e  F am ille répandue du X I V e
au X V I e s. à Lucerne et dans le bailliage de W illisau. —
1. J o h a n n , de L ucerne, grand conseiller en 1480. —
2. H a n s , de Sursee, m em bre du Conseil en 1504, fu t  
adm in istrateur de l ’h ôp ita l du lieu . —  Voir Gfr. R e
gistre. —  R atsprotokolle . [p .-x . W.]

D . C a n t o n  d e  S o l e u r e .  —  Fam ille bourgeoise de la 
ville de Soleure, é te in te  avan t 1681. 
A rm o ir ie s  : de gueules à une m arque  
de fam ille de sab le sur trois m onts 
de sinopie accom pagnée de deux é to i
les d ’or à s ix  ra is Voir F . H affner :
Geschlechterbuch. —■ [v. v .]  —  J o h a n n , 
sculpteur, * le 19 ju ille t 1824 à Ober- 
b uchsiten , étudia  à M unich, puis s ’é
ta b lit  en 1863 sous la  raison sociale  
Braun et Berger. D e son atelier sor
tiren t nom bre d ’autels, ainsi que des

sculptures pour églises de la cam pagne, parm i lesq u el
les un grand crucifiem ent pour le m aître-autel de l ’é 
glise de D äsingen  près de K aufbeuren. f  le 21 avril 
1875 à M unich. —■ Voir S K L  I, 109. [G. W.]

E . C a n t o n  d e  V a u d . — L o u i s - F r é d é r i c ,  théo log ien , 
d ’Ë d ép en s, * à N eu ch âtel en 1794, pasteur en 1815. Il 
donna un  cours d ’économ ie politiq u e à l ’A cadém ie de 
L ausanne, fu t ensu ite pasteur de l ’église h elvétiq u e de 
Londres, suffragant de l ’église française de Francfort en  
1826, et enfin, l ’année su ivan te , pasteur à P rovence. 
M embre de la C om m ission chargée par le gou vernem ent 
vaudois de préparer de nou velles lois sur les écoles 1832, 
du Conseil de l ’in struction  publique 1834, député au  
Grand Conseil. Il perdit sa place du Conseil de l ’in stru c
tion  publique en 1845, et s ’occupa dès lors des travau x  
des sociétés suisse et vau d oise d ’u tilité  pub lique. Il 
s ’in téressa  à la question  de rém igration  et v o u lu t v isiter  
en m ars 1857 la colonie du S étif  (A lgérie), m ais d isparut 
m ystérieu sem en t au cours du v o yage de M arseille à 
Alger. On a de lu i : M ém oire su r la question du  p a u p é 
rism e dans le canton  de V aud, et un R a p p o rt sur la n é
cessité d ’une banque cantonale . [E. M et A. de M.]

F . C a n t o n  d e  Z u r i c h .  —  1. A ncienne fam ille des com 
m unes de M arthalen et O ssingen, citée  
au X I V e s . —  II . Fam ille éte in te , bour
geoise de la  v ille de Zurich depuis les 
X I V e et X V e s. — [J. F.] — A r m o i
ries, concédées par l ’em pereur en 1516 
au n° 2 : de sab le à un  bouquetin  
d ’or lev é  en pied sur trois m onts de
sinopie. —  A  citer parm i les bour
geois de Zurich : —  1. J o h a n n e s , 
prévôt de la  corporation des bou
chers 1425-1427, bailli de R egensberg  

1429-1446 (?). —  2. H a n s , boulanger, de Pfâffikon, 
renouvelle le  29 ju ille t 1480 le droit de bourgeoisie de 
son père et de son grand-père ; en 1505 prévôt de la 
corporation des boulangers, dès 1512 lieu ten an t du 
bourgm estre et député à la  D iète  ; sou tien  du parti im 
périal et p ap iste , hostile  à la France, t  1529. —  3. 
J ö r g ,  fils d u n -  2, banneret des Zuricois à N o vare et à 
D ijon  en 1513, de m êm e lors de la cam pagne d ’Ita lie  en 
1515, gr ièvem en t b lessé à M arignan. C om m andant en 
ch ef dans la cam pagne de P la isan ce, 1521, il refusa de 
se la isser corrom pre par A lb. vom  Stein  qui l ’engageait  
à b a ttre  en retra ite . Il refusa éga lem ent au cardinal 
Schiner de faire usage de ses troupes sur un territoire
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autre que celui du pape. D ép u té à R om e en 1523, où il 
obtint un à com pte sur la  solde due encore pour cette  
cam pagne. D ès 1514 bailli de G rüningen, il fu t sou ven t  
mêlé aux troubles suscités par les an ab ap tistes , 1525- 
1527, et m êm e soupçonné d ’avoir des in te lligences  
secrètes avec les m agistrats de l ’Oberland qui les pro
tégeaient. Com me conseiller et ch ef des troupes zuri- 
coises dès 1529, il in sista  dans la prem ière guerre de 
Cappel pour une solu tion  pacifique, en su ite  de quoi il 
fut rem placé dans le com m andem ent par son ennem i et 
jeune oncle, R ud. L avatcr, lors de la cam pagne de 1531. 
Prit part au x  négociations de p a ix  de B rem garten . f  le 
27 octobre 1532. —  Voir Bullinger : R eform . Geschichte 
II , p . 173. —  G. T schudi : A rc h iv  fü r  Schweiz. R e f. 
Geschichte I, p. 56. —  U ne autre fam ille  Berger, bour
geoise de Zurich, est représentée par : —  4. H a n s ,  
pelletier, de W interthour, reçu bourgeois le  17 août 
1489, son fils —  5. H a n s ,  sou ven t confondu avec  le 
n° 2, pelletier, fu t conseiller de guerre dans la  cam pagne  
d ’Italie en 1515, conseiller en 1516, bailli de K nonau  
1517-1532, f  1537 ; ses descendants fo n t partie du pa- 
triciat des corporations. —  6. H e i n r i c h ,  conseiller  
1626. —  7. H a n s ,  conseiller, élu par v o te  libre en 1639. 
—  8. J a c o b ,  * 1695, pasteur à B asadingen 1737 et’ à 
W iesendangen 1742, f  1766 le dernier de la branche 
m asculine. —  Voir A S  I, IIP-, IV L  —  Q S G  X V I .—  
Strickler et Egli : A k ten sa m m lu n g en  zu r  R e f. Gesch. —  
Egli : Z ürcher W iedertäufer. —  H . N abholz : B a u ern 
bewegung in  der Ostschweiz. —  M eiss et K eller-E scher : 
P rom p tu a ires■ —  B ürgerbuch  I. [ W .  U l r i c h . ]

B E R G E R .  Voir S u so , A m a n d u s .
B E R G E R A T .  Fam ille gen evoise, de P erly, reçue 

à la bourgeoisie de la v ille  le 30 avril 1507 en la personne 
de J u l i e n , qui fu t m em bre du Conseil des D eux-C ents 
avec P i e r r e , son fils. —  Voir A rch. d ’É ta t  G enève. —  
Galiffe, Mns. [C. R.]

B E R G E R I E  (LA)  (C. V aud, D . N yon , Corn. Gland.
V. D G S ). D om aine au Sud de la  gare de N yon , acquis 
avec Frangins en 1814 par le roi de W estphalie , Joseph  
B onaparte. Le prince Jérôm e-N apoléon  y  édifia  un  beau  
château qui, depuis, est sorti de la  fam ille. Le dom aine  
a été morcelé après 1870. Le prince L ouis-N apoléon  en 
possède aujourd’hui une partie ; l ’ex-em pereur Charles 
d ’A utriche séjourna en 1919-1921 dans une autre par
tie du dom aine. —  Voir D H V .  [M. R.]

B E R G E R O N ,  B E R G E I R O N .  Fam ille genevoise  
dont G i r a r d i n  fu t m em bre du Conseil des C inquante et 
syndic, 1526. —  Le fils, J e a n , fu t éloigné de G enève à 
cause de ses opinions p olitiques vers 1546. [C. R.]

B E R G E V I N ,  Y v e s , d ’A ubigny, p révôt de cam p au 
Piém ont pour le roi, se retira en octobre 1558 à Lau
sanne ; l ’année su ivan te il se fixait à G enève. Le 20 ja n 
vier 1561 il é ta it reçu bourgeois de ce tte  v ille gratu i
tem ent pour services rendus, entrai t au Conseil des D eux- 
Cents en 1566 et au P e tit  Conseil en 1570, année de sa 
m ort. Il éta it frère de Jean  B ergevin , p révôt général des 
m aréchaux de France. —  Voir Arch. d ’É ta t G enève. —  
Galiffe, Mns. —  Covelle : L B .— F rance protestante. [H. N.] 

B E R G H O F .  Grande com m unauté appelée aussi das 
Gericht am  Berge  ou S teu erb rie f B erg h o f a yan t ses droits 
propres et ap partenant ju sq u ’en 1798 au bailliage de 
Rotenburg (L ucerne). A  côté des gens de la seigneurie 
de R otenburg, beaucoup de paysan s libres y  éta ien t ! 
établis. E lle se com posa ju sq u ’en 1838 de parties des 
communes p o litiq u es actuelles de Röm ers w il, R ain et 
Hildisrieden et s ’éten d ait de la jurid iction  de A delw il à 
celle de Nun w il près de H ochdorf. Elle p ayait 41 livres 
d ’im pôt annuel au x  X V e et X V I e s. ; l ’église de Rom ers- 
wil et la chapelle de H ildisrieden dépendaient d ’elle. Le 
lit de justice se ten a it à L udisw ile. En 1814, elle com p
tait 337 bourgeois ayan t droit de vo te . Le partage entre 
les trois com m unes eut lieu  en 1838, basé sur le cadastre 
et les charges d ’assistance. La com m unauté eut son  
sceau propre le 1er ju in  1722, portant l ’im age de l ’apôtre  
Bartholom é, patron de R öm ers w il, accom pagné des 
initiales B. H . —  Voir E sterm ann : Gesch. der P farrei 
Kochdorf 326. —  Segesser : Rechts geschickte I, 430. —  
A H S  1897. [p.-x. W.]

B E R G I E R  ( B E R G E R ) . Fam illes des cantons de Fri
bourg, de N euchâtel et de V au d .

A. C a n to n  d e  F r i l i o u r g .  A ncienne fam ille bourgeoise 
d ’E stavayer-le-L ac, éte in te . —  1. L o u is , prêtre, m em 
bre du clergé d ’E stavayer  1 5 2 1 .  —  2 .  Ch r i s t o p h e , 
notaire 1 5 3 0 - 1 5 7 4 .  —  3 .  J e a n , gouverneur d ’E sta 
v a yer  1 5 3 6 .  —  Voir D ellion  : D ictionnaire  des paroisses. 
—  Grangier '.A n n a les .  [H. v .]

B. C a n to n  de  N e u c h â te l .  Fam ille m entionnée àB ev a ix  
au X I V e s. U ne autre, bourgeoise de N euchâtel au X V e 
s. a donné: P i e r r e , notaire de 1 4 5 3  à  1 4 8 2 ,  et N i c o l e t , 
conseiller de N euchâtel et lieu tenan t du Val-de-Travers 
en 1 4 7 0 .  Les deux fam illes sont étein tes. [L. M.]

C. C a n to n  de  V a u d . Fam ille bourgeoise de L au
sanne au X V e s. déjà. A rm o ir ie s  : d ’a
zur au bélier d ’argent, accorné et on- 
glé d ’or, ten an t une crosse ou hou
le tte  du m êm e. La fam ille rem onte  
à  —  1 .  N i c o d , f  1 5 4 8 ,  bourgeois et 
m em bre du Conseil des So ixan te de 
Lausanne en 1 5 1 7  et 1 5 3 6 .  —  2 .  J a 
q u e s , fils du n» 1, 1 5 0 0  ( ? ) - 1 5 7 2 ,  
m em bre du clergé lausannois, fu t se
crétaire de la d ispute de 1 5 3 6 ,  puis,
ju sq u ’à sa m ort, secrétaire du Con

seil. Ses trois fils devinrent les chefs des branches di
tes de L utry, de Jou xtens et du M ont.

B ranche de L u try  (éte in te). —  3 .  J e a n , fils du n" 2 ,  
f  1 5 9 1 ,  secrétaire baillival, acquit la bourgeoisie de 
L utry en 1 5 9 0  et con stitua  la propriété des Bergières 
à  L ausanne. —  4 .  S a m u e l ,  * 1 5 9 1 ,  lieu tenant-fiscal de 
L ausanne. —  5 .  F r a n ç o i s , fils du n° 4 ,  lieutenant-  
fiscal et conseiller de L ausanne. —  6 .  P i e r r e - F r a n ç o i s , 
1 6 7 4 - 1 7 3 2 ,  pasteur à  Cully 1 7 0 3 ,  à  P ully  1 7 2 1 ,  secré
taire de la Classe ecclésiastique de Lausanne et délégué  
au x synodes de 1 7 1 2  et 1 7 2 1 .  Il collabora aux travau x  
pour la réform e du m inistère religieux, du gouvernem ent 
de l ’église et de l ’école. A uteur de projets de liturgie et 
de code ecclésiastique. —  7 .  R o d o l p h e - F r é d é r i c , 
1 7 4 6 - 1 8 0 4 ,  notaire, justicier, conseiller de L ausanne, 
secrétaire du tribunal de cette  v ille après la R évolution  
vau d oise. Il a laissé d ’im portants m anuscrits sur l ’h is
to ire du P ays de Vaud et de Lausanne.

B ranche de Jo u x ten s  (éte in te). —  8 .  A n d r é , f  1 5 9 3 ,  
fils du n° 2 ,  conseiller et banneret de Lausanne, lieu te
n an t de v ille à l ’époque de la conspiration d ’Isbrand  
D au x ( 1 5 8 8 ) .  —  9 .  J e a n - H e n r i , 1 6 8 7 - 1 7 2 3 ,  capitaine  
au service de F rance et receveur de LL. E E . —  10 .  
A b r a m - D a v i d , lieu ten an t au service de France, régi
m en t d ’Erlach, puis, à la R évo lu tion  vaudoise, lieu te 
nant du Préfet national du Lém an 1 7 9 9 ,  m em bre du 
prem ier Grand Conseil vaudois 1 8 0 3 .  Il m ourut à Paris 
le  dernier de sa branche en 1 8 1 3 .

B ranche du M o n t. —  1 1 .  J a q u e s , fils du n° 2 ,  1 5 5 0 -  
1 6 2 4 ,  notaire, assesseur, puis secrétaire baillival. Il 
acquit le fief noble du M ont sur Lausanne. —  1 2 .  L o u is , 
1 5 8 7 - 1 6 6 2 ,  n otaire, juge , puis secrétaire baillival. —  13 .  
J e a n - P i e r r e , 1 6 3 4 - 1 7 1 2 ,  juge , conseiller, boursier, 
banneret, seigneur de P o n t et Perey-M artin dans le 
bailliage de Bulle (Fribourg). —  1 4 .  G a b r ie l ,  1 6 5 9 -  
1 7 3 6 ,  fils du n° 1 3 ,  chef de la branche dite de Vuarrens, 
m inistre 1 6 8 2 ,  pasteur auxiliaire en 1 6 8 5  au m om ent 
de l ’arrivée des réfugiés de l ’É d it de N antes, professeur 
d ’hébreu à l ’académ ie 1 6 9 1 .  Il é ta it recteur en 1 6 9 8 ,  
lorsqu’une com m ission bernoise v in t à Lausanne faire 
une enquête au su jet d ’étudiants accusés d ’opinions 
arm iniennes. Lui-m êm e fu t obligé de se défendre pour 
avoir recom m andé à ses élèves la lecture d ’ouvrages de 
cette  op in ion. R entré dans le corps pastoral en 1 7 0 0 ,  
il d ev in t b ien tô t prem ier pasteur de Lausanne tout en 
conservant ses cours à l ’A cadém ie. D oyen de la Classe 
ecclésiastique de Lausanne et de V evey, il organisa le 
Synode de 1 7 1 2  et sou tin t à Berne les réform es qui y 
ava ien t été  vo tées. En 1 7 2 1 ,  il provoqua la réunion d ’un 
nouveau  Synode, afin de poursuivre les réform es que le 
gou vernem ent n ’ava it adm ises q u ’en partie. C’était 
l ’époque des troubles causés par le Consensus. Bergier 
rédigea le m ém oire par lequel l ’A cadém ie dem andait à 
être dispensée de signer cette  form ule, puis un contre- 
m ém oire à la su ite d ’une réponse contradictoire du 
clergé bernois. Bergier et l ’A cadém ie se résignèrent ce
p endant à signer le C onsensus. En 1 7 2 3 ,  il fut dénoncé
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à Berne pour avoir prononcé dans la cathédrale, le len- 1 
dem ain de l ’exécu tion  du m ajor D avel, un serm on  ren
ferm ant, d isait-on , un éloge déplacé des vertus du re- \ 
belle. U ne com m ission  d ’enquête ne crut pas découvrir  
une in ten tion  crim inelle dans ce discours. Bcrgier fut 
entouré d ’une grande considération  et d ’une popularité  
très étendue. Il accom plit dans le p ays de Vaud une 
œ uvre de réform e m orale et in te llec tu elle , sem blable à 
celle que pou rsu iva ien t à la m êm e époque O sterw ald à 
N eu ch âtel e t  T urrettin i à G enève. —  15. F e r d i n a n d , 
t  1730, fils du n° 13, cap ita in e, justic ier , conseiller, 
banneret et h au t forestier. —  16. J e a n - P i e r r e , 1674- 
1754, lieu tenan t-co lonel au service de H ollande où il 
m ourut. —  17. J e a n - P i e r r e , 1685-1743, fils du n° 15,

aum ônier d ’un régim net 
suisse au service de H ol
lande, pasteur du M ont 
sur L ausanne, pasteur de 
L au san ne , boursier et 
d oyen  de la Classe. A la 
dem ande de D avel, il fut 
de ceux qui l ’a cco m p a 
gnèrent ju sq u ’au lieu  du 
supp lice. —  18. S a m u e l , 
1698-1762, fils du n° 15, 
conseiller, haut-forestier  
et officier au service de 
H ollande. —  19. J e a n - 
J a c o b , 1700-1776, officier 
au service de H ollande, 
conseiller de Lausanne, 
boursier et banneret, s e i
gneur de Vuarrens. —  20. 
J e a n - S a m u e l , 1733-1804, 
fils du n° 18, officier en 
H ollande, justic ier  et 
grand voyer  de L ausanne  

et de LL . E E . qui récom pensèrent ses services par le 
don d'une grande m édaille d ’or —  21. P i e r r e - É l i e , 
1743-1822, boursier, puis banneret de la Cité. Quand 
éclata  la R évolu tion  vau d oise , il fu t un zélé partisan  
du nouvel ordre de choses, mais chercha à l ’établir sans

l ’in terven tion  de la F ran
ce. E n v o y é  en janvier  
1798 à l ’A ssem blée p rovi
soire du P ays do V aud, il 
d ev in t en avril m em bre 
de la Cham bre adm in is
trative du canton  du Lé
m an. D éputé au prem ier 
Grand Conseil vaudois, et, 
le 14 avril 1803, m em bre 
du P e tit  Conseil ou Con
seil d ’É ta t. Il resta au 
gouvernem ent ju sq u ’à sa  
m ort, le 24 novem bre  
1822. —  22. f e a n - S a 
m u e l ,  1758-1825, fils du 
n° 20, capita ine au ser
v ice  de Sardaigne. R entré  
au p ays, il fit partie du 
Com ité m ilitaire en 1798, 
et, en avril, fu t chargé de 
réprim er le sou lèvem en t 
du H au t - V alais. Après 
quelques jours de cam pa

gne, il a lla it obtenir une solu tion  pacifique de ce conflit, 
lorsque le résident français en V alais, M angourit, lui 
enleva le com m andem ent qu'il rem it au général fran
çais Lorge. Bergier d ev in t ensuite ad judant général, 
inspecteur-général des m ilices du L ém an. Il fu t révoqué  
le  27 avril 1799, m ais réintégré le 20 janvier 1800 dans 
ses fonctions, q u ’il conserva ju sq u ’à la fin de la R épu
blique H elvétiqu e. —  23. J e a n - G u i l l a u m e , 1763- 
1843, fils du ii° 20, capita ine sous le régim e bernois, 
com m andant de b ataillon  depuis 1798. Il fit partie du 
prem ier Grand Conseil vaudois et fu t le chef d'un ra
m eau de sa fam ille connu sous le nom  des B ergiè- 
res, im portante propriété au-dessus de L ausanne. —  
24. J e a n - S a m u e l , 1801-1868, fils du n° 22, précepteur

en Pologne, conseiller com m unal à Lausanne, juge  
et d ép u té  au Grand Conseil. —  25. T h é o d o r e , fils du 
n° 24, 1844-1915, notaire, juge p endant plus de tren te  
ans et ph ilanthrope. —  26. A d r i e n , p etit-fils  du n° 23, 
1852-1920, ingénieur, travailla  dans un grand nom bre  
de p ays, entre autres dans l ’E xtrêm e-O rient. R entré à 
L ausanne, il s ’occupa de philanthropie et de recherches 
historiques. —  Voir Eug. M ottaz : Les prem iers jo u rs  de 
V expéd ition  du  Valais en 1798, dans R H V  1895. —  
D um ur : N ico las B ergier et la dernière des d ’E sla va yer à 
M oudon , dans R H V  1911. —  M ontet : D ic tio n n a ire . —  
R enseignem ents de feu Adrien Bergier et de M. le prof. 
H enri V uilleum ier. [ E .  M J

B E R G M A N N .  F am ille étab lie aux X V ' et X V I « s. 
à Lucerne et dans le bailliage de R o ten b u rg .—  K o n 
r a d , de L ucerne, du Grand Conseil 1491, bailli à  E bi- 
kon 1503, f  1506. —  Voir Gfr., registre. —  R atsp roto
koll. [P .-X .W .]

B E R G M A N N  V O N  O L P E ,  J O H A N N . Im prim eur, 
originaire d ’Olpe dans la province rhénane, v in t à Bàie  
vers 1470. 1482 chapelain  à la cathédrale, 1514 doyen  
de la chapelle, de Sa in t-Jean  au f Burg. Il é ta it l ’am i de 
l’hum aniste  Sébastien  B rant et im prim a ses œ uvres, 
entre autres le N a rren sch iff’ (1494). Il est m entionné  
encore en 1524. —  Voir Chr. B ernoulli e t Paul H eitz : 
Basler B ücherm arken  X V III . [C. Ro.]

B E R G N  E R ,  J a k o b - C h r i s t i  AN, originaire du P a la 
tin a !, artiste-pein tre, * le 25 m ai 1812 à Berne. Son  
oncle, le peintre G. Lôhrer, le prit chez lui pour faire son  
éducation  ; il fréquenta  à M unich l ’É cole p o ly te ch 
n ique et l ’A cadém ie. Il fu t d ’abord portraitiste , puis 
presque exclu sivem en t peintre n atu ra liste  ; il illustra  
aussi des ouvrages d ’h istoire naturelle . + à Berne le 20 
ju in  1877. —  Voir S K L  I. [H. T.]

B E R G S T O S S  (C. Lucerne, D. E n tleb u ch ). Voir 
lijÆRENSTOSS.

B E R G U E R .  F am ille originaire de R eckingen  (Argo- 
v ie ), étab lie à  G enève vers 1 7 6 0 .  —  1.  E r n e s t - J o s e p h - 
C a t o n , 1 8 3 3 - 1 8 9 2 ,  conseiller m unicipal, dép u té au  
Grand Conseil 1 8 7 2 - 1 8 8 2 .  —  2 .  L o u is , 1 8 3 5 - 1 8 9 5 ,  p as
teur à  G ryon, à  Y vorne et à  A igle, m em bre de la  Com
m ission synodale de l ’É glise n ationale v au d o ise . —  
Voir Sem eur vaudois, 11 octobre 1 8 9 5 .  —  3 ,  G e o r g e - 
G u i l l a u m e - H e n r i , * 1 8 7 3 ,  fils du n° 1, docteur en  
théologie , pasteur et privat-d ocen t à  l ’U n iversité  de 
G enève, auteur de travaux de psychologie  de la reli
g ion . —  4 .  H e n r i , * 1 8 5 4 ,  fils du n° 1, p asteur à  Ge
n èv e , au teur de serm ons et études b ib liques. —  5. 
J o i i n , * 1 8 6 3 ,  fils du n° 1 ,  secrétaire du D ép artem en t  
de l ’ Intérieur, à  G enève, sp éc ia liste  en m atière d ’é
lection  proportionnelle . —  Voir H eyer : L ’É g lise  de 
Genève. —  K ohler : C atalogue des ouvrages p u b liés  
p a r... V U niversité . —  B ou vier et H eyer : Catalogue de 
la B ib lio thèque des p a ste u rs de Genève. [C. R. et G.-A. B.] 

B E R G U E S .  N om  d ’un quai, d ’un pont et d ’une des 
plus anciennes hôtelleries de G enève, qui rappelle le  
souvenir de Jean  K leberger d it le « bon a llem and ». 
C’éta it un grand philanthrope qui possédait dans le  
voisin age, sur la rive du R hône, une m aison  avec  jardin ; 
son nom  se trouve orthographié Clébergue dans divers 
actes. Dès le X V I I e s., to u te  ce tte  région s ’appelle Clé
bergue ou les Clé bergues. En 1 8 2 7 ,  une « Société des 
Bergues » acheta  les bâtim en ts qui abrita ient la fam euse  
fabrique d ’indiennes des F azy  et fit construire un hôte l 
sur l ’em placem ent d it « Les Bergues ». Cet h ôte l a 
été restauré et surélevé en 1 9 1 8 - 1 9 1 9 .  (Voir J G ,  1 8  dé
cem bre 1 9 1 9 . )  Le 8 janvier 1 8 3 3 ,  les p lans définitifs du 
nouveau p on t des Bergues, dont la construction  avait 
été décidée en 1 8 2 9 ,  éta ien t adoptés ; deux ans plus 
tard le pont éta it ach evé et les quais sur le p o in t de 
l ’être. —  Voir M ém oria l des séances du  Conseil repré
sen ta tif, 1 8 2 8 - 1 8 2 9 ,  1 8 3 2 - 1 8 3 3 .  —  Ed. Barde : Le port de 
Genève. [E. Be.]

B E R G U I N .  Fam ille fribourgeoise, originaire de 
G ranges. —  1 .  JEAN-Jacques, 1 7 4 2 - 1 8 0 1 ,  fu t régent 
de l ’école française de Fribourg, avec  ses deux frères 
A ntoine et André, pendant de longues années. Il fut 
reçu bourgeois de Fribourg avec André en 1 7 6 7  ; en 
1 7 8 7  il ten ta  de se faire adm ettre dans le p a tr ic ia l, m ais 
sa dem ande fu t ajournée. Il ob tin t en 1 7 9 8  l ’autorisa-

J c a n - P i e r r e  B e r g i e r ,  1685-174:!. 
D a p r è s  u à  p a s te l  au  M u sé e  du  

V ie u x - L a u s a n n e .

Pierre-Elie  Berg ie r ,  1713-1822. 
D ’ap rès  u n e  aquarell e  de 

Bolom ey.
(Fin XVIII" sièc le ) .
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tion d'ouvrir une troisièm e brasserie, et la m êm e année  
fut nom m é prem ier supp léant de la Chambre adm in is
trative. —  2. A n t o i n e , frère du n" 1, fu t curé de p lu
sieurs paroisses et m ourut en 1806 chanoine de N otre- 
Dam e de Fribourg. — Voir A S H . —  Arch. d ’É ta t F ri
bourg : généalogie Berguin. [ R æ m y . ]

B E R G Ü N  (G .Grisons, B ez. A lbu la . V. D G S ). Paroisse  
et vge, de population  rom anche, chef-lieu  
du cercle de Bergün, com prenant les com 
m unes de Bergün, F ilisur, L atsch (in 
corporée aujourd’hui à Bergün), Schuls 
et W iesen. A rm o ir ie s  : d ’argent à un 
dem i bouquetin  de sab le. Des objets 
de l ’âge du bronze, trouvés près de 
Bergün, perm etten t de supposer que le 
passage de F A lbula était déjà pratiqué

les droits de la seigneurie de Greifenstein ainsi que les 
propriétés dépendant du château. (A cte aux Archives 
de Bergün.) Après le rachat éclata  un différend à cause  
des droits de juridiction  de G reifenstein. U n verdict du 
tribunal de la  H aute-E ngad ine à Zuoz, du 15 février 

1 1539, déclara que le siège du tribunal crim inel se trouvait 
à Bergün, où éta ient le b illot et le gibet. Pour la deputa
tion aux D iètes et dans d ’autres circonstances sem blables, 
Bergün d evait décider avec Filisur et les com m unes de 
G reifenstein. E n 1594, Ausser - Belfort fut rattaché à 
B elfort pour la hau te-ju stice, m ais resta dépendant de 
Bergün en ce qui concernait les nom inations dans la 
V alteline , la levée  des troupes et la députation  aux  
D iètes. Cette situ ation , qui dura jusqu'à  la R évolution, 
fu t la cause de difficultés en 1609, 1677, 1695, 1703 et 
1719. Pour les nom inations des fonctionnaires de la

4> g i ß

B er g en  ver s  I860. D'après une g ra v u re  sur acier de K. Huber.

à l ’époque préhistorique. A nciennes formes : vers 
1290, B u r  g in n e  ; 1309 P u rg ü n n e  et 1327 B ürgunne. 
Le nom  p rovien t du rom anche bargia , bargun , s i
gnifiant fen il. Selon Cam pell il ex ista it en cet en
droit une v ille  entourée de m urailles dont certains 
vestiges auraient été retrouvés sous l ’antique tour 
de la justice. La tour rom aine restaurée aujourd’hui, 
pourrait bien avoir servi de résidence à une fam ille  
noble indigène, dont un R udolf von  Burgünne est 
m entionné en 1334. Mais déjà dans le haut m oyen  
âge, Bergün dépendait de la seigneurie de G reifenstein. 
Après l ’ex tin ction  de cette  fam ille, la seigneurie passa 
au X I I I e s. successivem ent à H einrich von  W ildenberg, 
Hugo von  W erdenberg-H eiligenberg, aux M atsch, 
et en 1394 à l ’évêché auquel elle ava it déjà été h yp o 
théquée autrefois. L ’évêque y  insta lla  com m e adm i
nistrateur un bailli qui y  exerça aussi la haute justice, 
et à Bergün un  am m anii choisi parm i les habitants du 
village, qui cum ulait probablem ent les fonctions de 
juge inférieur et d ’adm inistrateur épiscopal. En 1537, 
les quatre h am eaux de Bergün, et les gens de Lenz, 
Brienz et Suraw a, rachetèrent de l ’évêque pour 2300 fl.

V alteline, Bergün ne form ait avec Obervaz q u ’une 
haute juridiction . Lors de la réorganisation des cercle-; 
en 1851, la com m une de W iesen fut attribuée à la haute  
juridiction  de Bergün.

L ’église de Bergün, consacrée à sa in t Pierre et à saint 
Florin , est m entionnée pour la prem ière fois en 1309. 

i  Lorsqu’on 1577 le curé de Bergün, probablem ent un 
Ita lien , se retira, c ’est, l'h istorien U l. Campell, alors 
pasteur à Schleins, qui prêcha la nouvelle doctrine du
rant trois m ois dans les étables, les rues et la cure, l ’église 
lui ayan t été in terdite. En 1599, la D iète de Coire accor
da au x  réform és l ’usage de l ’église. Bergün em brassa  
to ta lem en t la réforme de 1581 à 1613 sous le pasteur Th. 
Zeuthius. D ans la seconde m oitié d'avril 1618 se réunit 
à Bergün le synode qui, sous la condu ite des pasteurs 
B lasius A lexander, B onaventura T outsch , Caspar 
A lexius, Georges Jen atsch , aboutit au soulèvem ent 
contre le parti espagnol et au tribunal crim inel de Thu- 
sis. R egistres des naissances dès 1680; de m ariages dès 
1586, de décès dès 1741. —  Voir Z. Pallioppi : O rtsna
m en  von Graubünclen  (Mns. à la Bibl. cant. II, p . 111). 
—  Campell : Z w ei B ücher rät. Geschichte (Mohr) I, p. 47.
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—  F . Jecld in  : M a teria lien  zu r L a n d es- u n d  S tandesge- 
schìchte  I, 249. —  J . C. M uoth : Z w ei sogenannte A em ter-  
biicher, 120. —  F . Sprecher: C hronik, 289. —  N üscheler : 
Gotteshäuser der Schw eiz, 104. —  0 .  Lconhardi : W a n 
d erungen  durch G raubünden , 121-122. —  E . H affter : 
Georg Jena tsch , 47. —  P . Lorenz : Z u r  Gesch. des H och
gerichtes G reifenstein . —  A rch, de B ergün. [L. J.]

B E R  ID E.  V oir B i o g n o - B e r i d e .
B E R  I K O N  (C. Argo v ie , D . B rem garten . V. D G S ).

Com. p o litiq u e d iv isée en Ober- et 
N iederberikon. E n 1153 B erchheim , 
1184 Bercile im., 1387 B erke in , dans le  
H absburger U rbar : B erg h e in . A r m o i
ries : d ’argent à une feuille de trèfle  
de sinopie. Berikon fit d ’abord partie  
du Zurichgau puis du F reiam t d ’Af- 
fo ltern . En 1415, il passa  au x  C onfé
dérés, d ’abord à Zurich, au K elleram t 
inférieur, puis au com té de B aden , b a il

liage de R ohrdorf. B erikon é ta it  le siège d ’un tribunal 
du Zurichgau en 1153 et' du K elleram t depuis 1415. 
R odolphe de H absbourg in féoda  en 1348 les droits 
se igneuriaux sur Berikon à la  v ille  de B rem garten. 
En 1271, le cou ven t de F rauental acq u it des biens 
im portan ts à B erikon . Le v illage dépendait de la  
paroisse de L unkhofen et a v a it  une chapelle au X I V e s. 
Berikon se sépara en 1801 de L unkhofen avec  l ’au
torisation  du gouvernem ent h e lvétiq u e, et fu t r a t ta 
ché à Oberwil plus rapproché ; une chapellen ie y  fu t 
in stitu ée . Il d ev in t en 1861 paroisse autonom e ; l ’é
glise actuelle  de 1862 rem plaça la  chapelle qui fut 
dém olie. B erikon form a de tout tem p s une com m une  
politique, m ais possédait d eu x  organisations civ iles qui 
furent réunies en 1906 seu lem en t. —  Voir W indt : 
Die P farrk irche  L u n kh o fen , 71. —  Kurz et W eissen
bach : B eiträge  I, 103. —  A rg o v ia  V i l i ,  54 ; IX , 19.
—  K . Speidel : B eiträge zu r  Gesch. des Z ü rich g a u s , 
18. —  J . Meier : K ulturgesch ich tliches aus dem  K e l
leram t, 33. [G. W i e d e r k e h r .]

B E R I N G E N  (C. et D . Schaffhouse. V. D G S ). Vge 
m en tion n é pour la  prem ière fois en 965 P erin g en  « gens 
deB ero (ours). A rm o ir ie s  : parti d ’argent à une grappe  
de raisin  d ’azur et de gueules à une dem i-roue de m ou 
lin d ’or. A u W iesental, l ’on a découvert des tom b eau x  
de l ’âge  du bronze, et dans la va llée  de L iblosen r e m 
placem ent d ’une m étairie rom aine et des briques et 
près de Beringen u n  im portan t cim etière m érovingien . 
Le village appartenait à l ’ancien com té du K lettg a u . Les 
barons de Thengen y  possédaien t des dom aines assez  
considérables. A u X I I I e s., les propriétaires fonciers 
éta ien t les fam illes nobles schaffhousoises des H eggenzi, 
von Zurzach, H ün, von  R adegg, A m stad , Brüm si qui, 
en partie, cédèrent leurs dom aines à des cou ven ts. Les 
quatre cou ven ts de religieuses de S t. K atharinental, de 
Paradis, de Sainte-A gnes et de Berau y  ava ien t aussi des 
terres e t  percevaient des im pôts ; de m êm e le  couvent 
d ’A llerheiligen à Schaffhouse et l ’hôp ita l, ainsi que les 
cou ven ts de R eichenau et de R heinau. Le bailliage, 
b asse-justice, ap p artenait principalem ent aux barons 
de Thengen . J u sq u ’au  com m encem ent du X V e s., les 
H ün, après eux les Schw ager, les Im thurn  et les F ulach  
eurent le bailliage en fief ; ces derniers le ven d iren t en 
1520 à la v ille  de Schaffhouse. U n e autre partie du bail
liage de Beringen appartenait au x  R oten  de R anden- 
burg ; en 13331e cou ven t de S ain te-A gnes en fit l ’acqui
sition , après la R éform ation  elle passa à la  v ille  de 
Schaffhouse. La v ille  fit du bailliage de Beringen et de 
ceux de H em m ental et de G riesbach le h au t-bailliage  
de Beringen qui ex ista  ju sq u ’en 1798. La h au te  juri
diction , so it la  souveraineté à Beringen, éta it partagée  
de te lle  sorte que le territoire com m unal au Nord de la 
route de N euhau sen -S ch leith eim  fa isa it partie de l ’an
cienne im m u n ité d ’A llerheiligen, qui a v a it passé, en 
vertu  d ’un tra ité  de 1451, du cou ven t à la  v ille , tandis  
que la partie m érid ionale ressortissait ju sq u ’en 1657 au  
landgravio! du K lettgau  (Sulz). A  cette  époque, la  ville  
ach eta  le droit de souveraineté sur le  K lettgau . S u ivant  
Rilegger, l ’église de Beringen aurait porté le m illésim e de 
1061 (?) ; un curé est m entionné en 1231, 1271, 1275. 
Les Hün de Beringen avaien t le patronage en fief des

barons de T hengen. E n 1418 l ’église fu t incorporée au  
cou ven t d ’A llerheiligen par l ’évêque O tto de C onstance  
et le pape M artin V , peu de tem ps après l ’ex tin ction  de 
la fam ille H ün . D ès la R éform ation  et ju sq u ’en 1637, 
le curé de Beringen d esservit aussi L ôhningen. E n 1642  
l ’église fu t  agrandie et le chœ ur reconstru it ; vers 1830  
un n ou vel agrandissem ent eut lieu . Les ruines d ’un  
château , probablem ent celui de la fam ille von  Beringen, 
son t encore v isib les près de la cure. A l ’E st du village  
ex isten t des vestiges de fortifications ; elles p orten t le  
nom  de «B urgstal» (refuge préhistorique ?). En 1531 
Beringen a v a it 43 h ab ita tion s, dont 13 furent réduites 
en cendres lors d ’un  grand incendie en 1548. D urant  
des siècles, il y  eut. des con testation s entre les com m unes 
de Beringen et de H allau  à propos des droits d ’u tilisa 
tio n  de la  forêt du « L aufcrberg » ; à p lusieurs reprises, 
elles furent réglées par des jugem en ts arbitraux et des 
arrêts judiciaires, pour la prem ière fois en 1409, en der
nier lieu  en 1887 et dans les années su iva n tes. Le rachat 
de ces anciens droits de pâture de la  com m une de 
Beringen eut lieu  en 1920. R egistres des n a issan ces dès 
1608, de m ariages dès 1609, de décès dès 1648. —  Voir 
R ilegger : C hronik . —  H arder : C hronik. —  Rahn : S ta 
tis tik  Schweiz. K u n s ld en km ä ler des K ts . S c h a f fh .— S täd t. 
u n d  K a n t. F estschrift, 1901. —  B ächto ld  : P fa rrp frü n -  
den. [H. W e r n e r .]

B E R I N G E N ,  v o n .  F am ilie nob le, fixée ju sq u ’à la 
fin du X I I I e s. dans le v illage  du m êm e nom . A r m o i
ries : un ours n a issan t. —  1. C o n o , tém oin  en 1102 dans 
l ’acte de renonciation  de B ertold  de Z ähringen. —  2. 
H e n r i , cam érier du couvent de Sain t-B iaise 1223, 1248. 
—  Voir R üegger : C hronik. [W.-K.]

B E R I N G E R ,  U l r i c h , pasteur, * le  28 février 1865 
à E llikon  sur la Thur (Zurich), étudia  à Bâle et à Zurich. 
D epuis 1888 il est pasteur à E lgg (Zurich). A uteur de : 
Gesch. des Z o fingervereins, 1895-1907. [H an s  M œ t t e l î . ]  

B E R J O N .  Fam ille originaire de L yon, ven u e à Ge
nève au m ilieu  du X V I e s., et dont p lusieurs m em bres 
exercèrent le  m étier d ’im prim eur et de libraire, entre 
autres J e a n , bourgeois en 1576 ; son fils J e a n , 1571- 
1625 ; son frère J a q u e s , bourgeois 1574 (?), f  1594, et le 
fils de celui-ci, M a t t h i e u , f  1641. —  Voir Arch. d ’É ta t  
G enève. —  Covelle : L B .  —  Galiffe : N o t. gen. I l l ,  
45. [F. Gy.]

B E R K E N  (C. B erne, D . W angen. V . D G S ). Com 
m une d ’h ab itan ts com posée des h am eaux d ’Ober- et 
U nter-B erken , dans la  paroisse d ’H erzogenbuchsee. Elle  
form e avec Graben la  com m une scolaire de Graben-Ber- 
lcen. En 1272 B erin ko n , en 1276 B erinchoven  « ferm es des 
B eringes  ». Le chevalier Johann  von  A arw angen  y  pos
sédait en 1331 les droits seigneuriaux. Le v illage fa isa it 
partie de la  jurid iction  d ’A arw angen et partagea le sort 
de cette  seigneurie et bailliage ju sq u ’en 1798. Le 21 avril 
de cette  année-là, il fu t a ttribué au bailliage de W angen. 
C’est près de Berken que fu t arrêté lors de la guerre des 
p aysans, le 24 avril 1653, un bateau  à d estin ation  d ’Aar- 
burg ; les grenades q u ’il porta it, déclarées com m e « v in  
doux », furent confisquées. En 1800 : 60 hab. ; 1850 : 
77 ; 1910 : 77. —  Voir Jahn : Chronilc. —  P . K asser : 
Gesch. des A m te s  u n d  des Schlosses A a rw a n g e n , dans 
A H V B  X I X , 1909. —  F R B  I I I-V III . —  Arch. d ’É ta t  
Berne : R egionenbuch . [H. M.]

B E R K I .  A ncienne fam ille bourgeoise de la  v ille  de 
Soleure, é te in te  en 1751. A rm o ir ie s  : palé d ’or et de 
gueules de s ix  p ièces. —  1. H a n s , bourgeois en 1380. —•
2. J a k o b , prêta serm ent de bourgeoisie en 1514, du 
Grand Conseil 1517, J u n g ra t  1528, d irecteur de l ’hôp ita l 
1536, A ltra t  1537, bailli de Gôsgen 1539, de F lum ental 
1545. —  3. N i k l a u s , t  1617, pein tre. —  4. U n s, peintre, 
t  1646, frère du n° 3, du Grand Conseil 1596, J u n g ra t  
1598, A ltr a t  1604, bailli de K riegstetten  1613, de Lo
carno 1616. —  5. J o h a n n - J o s e f , 1664-1751, J u n g ra t 
1731, bailli de F lu m en ta l 1741, dernier de sa fam ille. —  
V oir L L .—  L L H .—  F . H affner : Geschl. B uch . —  P .W irz : 
Bärgergeschlechter. —  B estallungsbuch . — S K L .  [v. V.] 

B E R L A Y  (C. V aud, O. A vouches). N om  d ’un prieu
ré clunisien situ é  entre A vouches et V illarepos, d on t on 
connaît un prieur, Thiem ar. vers 1200. Il n ’ex ista it plus 
en 1285. [M. R.] 4

B E R L E ,  B E E R L E ,  B E R L I .  Fam ille de Saint-
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Gali, m entionnée dès 1431 à R orschachberg. —  G a l l u s , I 
frère lai de l ’abbaye de Saint-G all, * le 3 décem bre 1734  
à St. Georgen, f  le 15 aoû t 1815. 11 rédigea en sa qualité  
de cellérier entre autres, dans le vo lu m e 1806 des archi
ves du couvent, une tab le  des W ein lä u fe , so it des prix 
officiels du v in  dans le R h cintai, de 1482 à 1796, avec  
des données m étéorologiques ; en outre dans le Mus. 
1450 de la b ib liothèque du couvent un journal suc
cinct des années 1790-1794 et 1804-1809. —  Voir Ar
chives du cou ven t. [J. M uller.]

B E R L E N S  (all. B e r l i n g e n ) (G. Fribourg, D . Glane.
V. D G S ). Com. et paroisse, ancienne seigneurie. A ncien- | 
nés form es : B elens, B ellens. En 1875, on a trouvé à 
Berlens des tu iles et poteries rom aines ; prem ière m en 
tion entre 1150-1175. Au X I V e s., la  seigneurie appar
tenait à la  fam ille d ’E sta v a y er  ; d eu x  siècles plus tard, 
elle est une possession  de la  fam ille d ’E nglisbcrg, de 
Fribourg. En 1592, elle est acquise pour 2500 écus par 
J o st  du Pasquier (von der W eid), com m issaire général 
de Fribourg. Elle resta dans cette  fam ille ju sq u ’au  
30 avril 1752, époque où N icolas-A lbert Castella, ban
neret de Fribourg, en fit l ’acqu isition . Il ava it acheté  
égalem ent le château  et le dom aine rural q u ’il revend it 
quatre ans après. Cette branche des Castella a jouta  à 
son nom  celui de Berlens. La seigneurie prit fin en 1830  
lors du rachat des droits féod aux. La paroisse est m en
tionnée en 1228 ; le droit de co llation  appartin t d ’abord 
au duc de Savoie, puis à l ’évêque de L ausanne. Après 
la conquête du P ays de V aud, il fu t  exercé par les se i
gneurs du lieu ju sq u ’en 1867, date à laquelle R odolphe 
de Castella le céda à l ’évèque. A  l ’église, consacrée sous 
le vocable de N otre-D am e, se rattache un pèlerinage à 
N otre-D am e de l ’É pine. Il rem onte à p lusieurs siècles 
et a pour origine une trad ition  populaire su ivan t la 
quelle la Vierge serait apparue au m ilieu  d ’un buisson  
d ’épines. —  Voir K uenlin  : D iet. —  D ellion  : D iet, des 
paroisses. —  Jeunet, dans R evue de la S u isse  catholique, 
1873. — P oivé : L a  trip le  couronne. [A. cI’Amman.] 

B E R L E P S C H  v o n  V A L E N D A S .  —  1. HER
MANN-ALEXANDER, d ’Erfurt, s ’en fu it en Suisse en 1848, 
se fit naturaliser à D u tg ien  près de V alendas, et ob tin t 
la bourgeoisie grisonne en 1851. Il s ’étab lit  à Saint- 
Gall et étudia  a ctivem en t sa nou velle  patrie. Il a publié  
Der A lp e n fü h rer  et to u te  une série de guides de voyages : 
R heinlande  ; West- u n d  N  orddeutsclüand  ; T h ü rin g en  ; 
Der H arz ; P aris  ; das südliche F ra n kre ich  ; Süddeu tsch
land  ; I ta lien  ; Schiveiz, e tc ., ainsi q u ’une q u an tité  de 
brochures et articles de journau x, f  le 14 m ai 1883. —  
[L. jr.]—  2. H a n s - E d u a r d , fils du n° 1, * 31 déc 1849 à 
Saint-G all, 1 1921 à M unich, étudia  à l ’É cole p o lytech n i
que de Zurich, s ’étab lit à Francfort com m e architecte, 
puis à Munich. Il fu t chargé par le tsar de peindre les ba
tailles de Bulgarie en collaboration  avec A lexandre de 
K otzebue. Pour le m usée de Bàie, il entreprit la resti
tution graphique des peintures détru ites de H olbein  
sur la façade de la  m aison  Z u m  T a n z, à Bàie. A uteur de : 
Die E n tw icke lu n g  der Glasm alerei in  der Schw eiz, 1885 ; 
Gottfried K eller als M aler, 1895 ; E m il  R ittm eyer, 1914, 
dans Schw eizer M aler, f  1921. —  Voir K ürschner : Litera- 
lurkalender. —  [p. B t .)—  3. G o sw in a , écrivain , sœ ur du 
n° 2 ; quitta Zurich pour V ienne en 1882, f  en avril 1918. 
Elle publia une série de rom ans, entre autres : B ergvolk  ; 
M utter ; A n  S o nnengeländen  ; B efre iu n g  ; H eim at ; 
M ann  u n d  W eib  ; Spätro t ; R osen  im  Schnee. E lle laissa  
20 000 couronnes par testa m en t à D utgien-V alendas  
pour ses pauvres, et à Zurich qui lui ava it conféré la  
bourgeoisie d ’honneur, 50 000 couronnes pour une 
fondation Berlepsch. —  Voir V erh a n d lungendes Grossen 
Rates 1851, p. 77. —  A  ms K u n s t u n d  Leben, annexe au 
St. Galler Tagblatt 1913, n° 19. —  S K L  I, 110-111. —  
B M  1916, p. 182. [L. J.l

B E R L I ,  B E E R L I ,  anciennem ent B Æ R L I .  F a
mille zuricoise d ’O ttenbach , m entionnée pour la 
première fois à Cappel en 1547 ; elle alla se fixer tôt 
après à H ausen, d ’où elle se répandit vers 1640 à Ot
tenbach. [J. Frick.]

B E R L I E ,  P i e r r e . P asteu r réfugié, originaire de 
Nîmes, fut m inistre à C alvisson et vécu t après la révo
cation de l ’É d it de N antes à Berne ; fit partie de la 
direction de la colonie française à Berne et y  m ourut le

7 février 1721. —  Voir Bähler : K ulturb ilder aus der 
R efug ien tenzeit, p . 46, 47, 90. [E. D ]

B E R L I N  C O U R T  (G. Berne, D . D elém ont, Corn. 
B assecourt. V . D  G S). Vge où l ’on a trouvé des m onnaies 
des derniers em pereurs rom ains. A nciennes form es : 
B urlin co rt, 1303 ; B o u lin cu rt, 1320 ; B relincort, 1499. 
P en dan t la  guerre de Trente A ns, le v illage fu t brûlé 
par les im périaux. A  2 km . au Sud, près d ’Under- 
velier, s ’ouvre la grotte  de Sainte-C olom be qui a servi 
d ’h ab itation  à l ’hom m e pendant la période préhisto
rique. U ne fam ille noble de B erlincourt a ex isté  aux  
X I V e-X V e s. P o p u la tio n  : 1910, 157 hab. cath . de la 
paroisse de B oncourt. —  Voir A . D aucourt : D iet, des 
paroisses d u  J u ra .  |a .  D.)

B E R L I N C O U R T ,  fam ille originaire de la  M ontagne  
de D iesse, bourgeoise de B ienne en 1569. —  1. J o s e p h ,  
du Grand Conseil de B ienne 1589, du P e tit  Conseil 1596, 
député à la conclusion de l ’A lliance avec H enri IV  1602. 
—  2. G e o r g ,  du Grand Conseil 1615, du P etit  Conseil 
1621, adm in istrateur de l ’église 1627, in ten d an t des 

1 b âtim en ts 1634-1635. —  3. J o s e p h ,  fils du n° 1, du  
Grand Conseil 1607, du P e tit  Conseil 1615. [ E .  B.]

B E R L I N G E N .  Voir B E R L E N S .
B E R L I N G E N  (C. T hurgovie, D . Steckborn. V. 

D G S ).  V ge et Com. E n 894 B erenw anc  (pré d ’ours), 
1267 B ernench  ; B ern a n g  ju sq u ’au m ilieu du X V I IIe s. 
A rm o irie s  : d ’azur à un anneau d ’or. Berlingen appar
tint ju sq u ’en 1504 à la juridiction  de Steckborn et à 
l ’abbaye de R eichenau. En cette  année il fu t autorisé  
à form er une jurid iction  à part et eut un rôle con tu 
nder qui fu t com plété en 1535 et en 1550. Le 8 octo
bre 1576, le tribunal de Berlingen renonça en faveur de 
l ’évêque de Constance au droit de nom ination  de l ’am - 
m ann. E n 1359 une chapellenie fu t fondée à Berlingen, 
et en 1440, l ’église fu t détachée de la  paroisse de S teck
born et érigée en paroisse au tonom e. Berlingen et son  
curé K ranz acceptèrent la R éform e ; le curé fu t d es
titué par l ’abbé de R eichenau en 1528. Là-dessus 
le droit de patronage passa à Zurich, non sans que 
l ’évêque de C onstance y  eût fait opposition. La cure fut 
reconstruite en 1601 et 1647. En 1659, érection d ’une  
nouvelle  église qui fu t reconstruite en 1842. L ’école 
date de la fin du X V I I e s. R egistres de paroisse : pro
te sta n ts dès 1604. [ S c h .]

B E R L 1 N G E R ,  JOHANN-GEORG, * 10 décem bre  
1841, t  29 août 1900 à G anterswil son village natal, re
prit la su ite  de la m anufacture de son père pour le tis
sage en couleurs et la broderie. D éputé au Grand Con
seil 1873-1891, au Conseil national dès 1890 ; colonel, 
com m andant de la V I I e d ivision  1888-1895, du I I e corps 
d ’arm ée 1895-1898. U ne ancienne fam ille de B ccken- 
ried p ortait aussi ce nom . —  Voir S t. Galler N b l.  1901, 
p. 47. —  Schw eiz. M ilitä r -Z e itu n g  1900. [Bt.]

B E R M E T T L E R .  V oir B a r m e t t l e r .
B E  RIVI E V E I L L E R .  Voir B æ r s w i l .
B E R M O N D ,  I s a a c , originaire de G louyras, m inis

tre à V ernoux en V ivarès (France), s ’étab lit à Berne  
après la  révocation  de l ’É d it de N antes. Il fu t un des 
fondateurs de la  colonie française de Berne 1689, et l ’un  
de ses plus zélés inspecteurs ; entreprit une quête pour le 
fonds d ’assistance de la colonie dans les cantons de Gla
cis, A ppenzell et des Grisons, du 4 avril au 29 m ai 1694. 
Il résigna ses fonctions en 1696 et ém igra en A llem agne  
après 1698. —  Voir E . Bähler : K u ltu rb ild er aus der 
R efug ien ten ze it, 43, 81. [E. 13.]

BERIVIONT.  Fam ille originaire d ’Aspres (D auphine), 
dont plusieurs m em bres v inrent s ’établir au X V I Ie s. 
au P ays de Vaud pour cause de religion. E lle est bour
geoise d ’A ssens et de P aud ex . —  1. A u g u s t e ,  1816- 
1876, ingénieur. Il exp lo ita  la  m ine de houille de P au 
dex, ém it le prem ier l ’idée de voûter le F lon  dans sa tra
versée de Lausanne et entreprit ce grand travail. D éputé  
au Grand Conseil vau d ois. —  2. M a r c ,  1819-1895, frère 
du n° 1. Il s ’occupa de la création de l ’usine à gaz de 
T oulon et, avec son frère cadet, de la construction du 
canal qui am ène l ’eau de la Durance à Marseille, et du  
dessèchem ent du lac Fucino. —  3. H e n r i - S a m u e l ,  in g é
nieur, 1823-1870, frère des n»3 1 et 2, travailla  à la cons
truction  du canal de la Durance à Marseille et de l ’aque
duc de R oquefavour. Ingénieur en chef des travau x de
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dessèchem ent du lac F ucino dans le  royaum e de N aples, 
1858. —  Voir Rec. de gén ia l, vaudoises I. [E. M.]

B E R N A ,  B E R N I ,  B E R N O . - I .  Très anciennes fa 
m illes d ’A scona. A rm o ir ie s  : coupé, le prem ier parti de 
gueu les à une croix ancrée d ’argent et d ’azur à un 
ly s d ’argent ; le d euxièm e d ’argent, à un scorpion de 
gueu les. —  1. P i e t r o ,  * à A scona en 1553, t  m artyr  
à Coculin (Indes) le 25 ju ille t 1583, étudia  la th é o lo 
gie à R om e, entra en 1577 dans la Clc de Jésus et 
quelques m ois après é ta it  destiné aux m issions des 
Indes. Il sé jou rn a  à L isbonne de 1578 à 1579, 
fut ordonné prêtre à Goa en 1580 e t  en voyé à la  
m ission  de Sa lsète . Il fu t tu é  à Coculin avec q u a 
tre com pagnons. Le procès canonique pour la  cons
ta ta tio n  du m artyre com m ença en 1598 ; B enoît 
X IV  en 1741 reconnut le m artyre et Léon X I I I  p r o 
c lam a P ietro Berno et ses com pagnons b ienheureux  
le  30 avril 1893. A cette  occasion  des fêtes grandioses 
eurent lieu  à A scona. —  2 .  B a r t o l o m e o ,  * 1590, f  4 oc
tobre 1670, curé d ’A scona dès le 21 septem bre 1631, 
d oyen  de la pieve  de L o ca m o . —  3. G i a c o m o - F i l i p p o ,  
d ’A scona, docteur en théologie , prem ier curé de Ronco  
s /A scona  et d oyen , t  1763. —  Voir Borrani : T icino  
Sacro. —  B S to r . 1883. —  Oldelli : D izionario . —  
Schw eiz. K irch en ze itu n g  1915. —  A  H S  1918.

II . F am ilie de P rato -Valle M aggia. E lle  porte ex c lu 
s iv e m en t le nom  de B e r n a .  A rm o ir ie s  : d ’argent à trois 

fasces d ’azur, au ch ef d'or chargé  
d ’une aigle de sable (variantes). —  
G i o v a n n i - G i u l i o ,  * en 1718, t  à L o 
carno 1804, chanoine de la  collégiale  
de Sain t-V ictor de Locarno, 1773- 
1804 archiprêtre, d oyen , protonotaire  
et com m issaire apostolique. A l ’o cca 
sion de son cinquantenaire de prêtrise  
il restaura la collégiale de S a in t-V ic
tor, et la com m une de Locarno lui 
v o ta  à ce tte  occasion une pierre com  

m em orative  dans cette  église (1791). —  A H S  1914  
et 1918. —  Corti : Le fa m ig lie  p a triz ie  del C antone T i 
c in o . —  Borrani : T ic in o  Sacro. (C Trszzini.]

B E R N A N G  (C. Saint-G all). Voir B e r n e g g .
B E R N A R D .  N om  de plusieurs fam illes genevoises  

im m igrées.
I. Fam ille é te in te  ven u e de Coudrée, su ivan t Mor

d e t , reçue à la bourgeoisie en 1456. A r m o ir ie s :  quatre 
poin ts équipolés, e t une bande chargée de trois éto iles  
accom pagnée en chef d ’un  soleil et en po in te d ’un  
croissant. —  1. L o u is , t  1548, fut prêtre, puis em 
brassa la R éform e ; du Conseil des D eux-C ents 1536, 
des So ixan te  1539, conseiller et procureur général 
1 5 4 8 .—  2. C l a u d e ,  * 1498, frère du n" 1, du Conseil 
des S o ixan te  1535, châtela in  du chapitre 1539. —
3. J a q u e s ,  t  1559, d ’abord gardien du cou ven t des Cor
deliers de R ive , d ev in t predicant en 1534 et so u tin t les  
thèses évangéliques l ’année su ivan te  ; pasteur à Ar- 
cham p 1536-1538, à G enève 1538, à S a lig n e  1542- 
1559, du Conseil des D eux-C ents 1539. —  4. J e a n -  
F r a n ç o i s ,  1527-1587, fils du n° 2, syn d ic  de 1559 à 
sa m ort, d ev in t seigneur de C hâteau-vieux, Confignon, 
etc ., en 1575.

II . Fam ille d ’Arare, éte in te  au X V I I I e s., bourgeoise  
en 1596. A rm o ir ie s  : d ’azur au chevron d ’argent accom 

pagné de trois éto iles du m êm e ou de 
trois coquilles d'or. —  S a m u e l , 1631- 
1701, pasteur à Croset 1659, à Gre
noble 1662, à C hancy 1677, à Gen- 
thod  et à Saconnex 1680. E n 1689 
il a v a it ouvert un « collège de m a
thém atiq ues » et fu t autorisé à faire 
des exercices publics dans l ’A uditoire 
de ph ilosoph ie.

II I . F am ille des Beaurières près de 
D ie (D rôm e), bourgeoise en 1791. —  

A m i, t  1851, fonda une im portan te m aison de com 
m erce à l ’étranger ; revenu à G enève, il fut élu au  
Conseil R eprésentatif, m aire de Céligny.

D ’autres fam illes Bernard venues des environs de 
G enève, de la Savoie, du pays de Gex et du m idi de la 
F rance furent reçues à la bourgeoisie aux X V e et X V Ie s.

! elles ne la issèrent pas de traces. —  E m e r y , de la Ferté  
H ubert près d ’Orléans, h ab ita n t 1555, fu t un des pre
miers m usiciens d'une certaine rép u tation  au X V I e s. ; 
il a la issé une Briève et facile méthode po u r apprendre  à 
chanter en m usique , 1570. —  Voir Galiffe : N o t. gen. I l l ,  
V II. —  G autier : M édecine. —  Galiffe : A rm o r ia l gene
vois. —  F rance protestante. —  Galiffe : Genève h isto
rique et archéologique. —  F . N ecker : L'église de S a lig n y ,  
24, 29. —  H eyer : L ’É g lise  de Genève. —  Sordet : D iet, 
des fa m illes  genevoises. [H. Da.]

B E R N A R D .  N om  de trois évêq u es de G enève : 
B e r n a r d  I, 43° évêque de G enève d ’après G autier. Il 
n ’aurait régné q u ’un m ois vers l ’an 907. —  Voir Gau
tier : H elvetia  sacra. —  B e r n a r d  II, 5 4 e évêq u e de Ge
n ève d ’après G autier. Il succéda à A dalgodus au com 
m en cem en t du X I e s. —  Voir G autier : H elvetia  sacra. 
—  B e n i n r d  I I 1, évêque de G enève 1206-1213, succéda  
à N an tellin u s. Les frères de Sainte-M arthe lui donnent le  
nom  de C h a b e r t  q u ’on no retrouve ni dans les actes ni 
dans les sceau x  q u ’il a la issés. Ils d isen t aussi q u ’il é ta it  
chancelier de l ’église de Paris. Bernard fu t un prélat 
probe et droit, chargé à p lusieurs reprises de m issions  
de confiance par le pape Innocent 111. Sous son épis- 
copat on vo it pour la prem ière fois l ’évêque de G enève  
aux prises avec la m aison de Savoie. A yan t appris, en 
1211, qu'une p a ix  se préparait entre B erthold  V de 
Zähringen et T hom as, com te de Savoie, et craignant de 
voir ce dernier ém ettre des préten tions sur G enève, l ’év ê
que lui fit voir q u ’il n ’ava it aucun droit sur la c ité . Le 
com te passa un acte la m êm e année dans lequel il pro
m etta it de respecter les droits régaliens de l ’évêq u e. 
Bernard d ev in t archevêque d ’E m brun. —  Voir G autier
1. —  Regeste genevois. —  M allet dans M D G  V I 1. —  
B lavign ac dans M D G  V II. [M.-L. G.]

B E R N A R D ,  A u g u s t e ,  * le 5 novem bre 1815 à For- 
n et, t  le 21 février 1905 à Berne, pasteur à Sain t-Im ier  
1850 et dès 1862 à l ’É glise française de B erne. Comme 
représentant de la théo log ie  du R éveil, il p articipa par 
ses écrits au x  différends relig ieux des années 1860-1870.

Voir T R G ,  1905. E. B.j
B E R N A R D , BÉNIG NE. En septem bre et octobre  

1624 il fu t chargé d ’une m ission  p olitique à Coire auprès 
des II I  L igues par les am bassadeurs français, R . Miron 
et le m arquis de G couvres. Le 12 septem bre, à la D iète  

; des L igues, il dem anda de pou voir recruter 2000 hom - 
j m es dans la L igue de la M aison-D ieu et dans celle des 

D ix-Jurid iction s pour défendre B àie et délivrer la V al
leline. Sa dem ande fu t repoussée. _—  Voir E. R ott : 
R eprésen ta tion  d ip lom atique  V . [L. J.]

B E R N A R D A Z Z I . Fam ille de P am bio. —  1. V in - 
’ c e n z o , arch itecte, partit 

pour la R ussie où il jo u it  
! de la faveur de l ’em pereur  
; A lexandre. C’est peu t-être  

lui qui fu t im pliqué en 
J 1814 dans la révolu tion  

de G iubiasco. f  à Pam bio  
j  en 1837. —  2. G i u s e p p e ,
1 frère du n° 1, * à Pam bio  
I vers la fin du X V I I I e s., 
j partit pour la R ussie, fu t  

nom m é par le gouverne  
m ent m em bre de la Com
m ission des travaux p u 
blics et en voyé avec  son  
frère B a ttista  dans le C au
case. Il participa à l ’e x 
p éd ition  de 1’Elbrus ou  
E lbrouz (1829) et d écou 
vrit et dessina plusieurs 
an tiq u ités chrétiennes.
C’est d ’après ses plans 
que l ’em pereur fit bâtir  
la v ille  de P jatigorsk  ; il m ourut dans cette  v ille  en 
1840. —  3. G i u s e p p e , * 2 aoû t 1816 à P am bio, t  15 
janvier 1891, reçu arch itecte à Brera, puis p artit à 
19 ans pour la R ussie. Il travailla  à l ’em bellissem ent 
du palais d ’h iver et des villas im périales de R étro
grade, M oscou et C ronstadt. A uteur d ’un panoram a  
de Rétrograde et des plans de fortifications de Sébas-

G u is e p p e  B e rn a rd a zz i .  
D 'a p rè s  u n e  p h o to g r a p h ie .
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topol. Lors de la guerre de Crimée, il refusa de vendre  
ces plans à la France. R entré au Tessin en 1859, il fu t 
professeur de dessin à B iasca, à A gno, puis à Lugano. —  
Voir B ianchi : A r tis ti  T ic in esi. —  Oldelli : D izio n a r io . —  
V egezzi : E sp . Storica. —  S K L . —  A L B  K . [C. T r e z z i n i .]

B E R N A R D I ,  F am ille des cantons du Valais et du 
Tessin.

A. C a n to n  du V a la i s .  Fam ilie noble d ’origine ita 
lienne, étab lie  à V evey  et en V alais, à Saint-M aurice  
d ’abord, puis à V ouvry  où elle succéda au x  de Sos- 
tionis dans le v id om n at. A V ou vry  la  fam ille h ab ita it le 
château  d 'A lliages de sorte q u ’on prit l ’h ab itu d e de 
l ’appeler Bernardi d ’A llinges ou m êm e sim p lem en t  
d ’A llinges. E lle s ’éteign it au com m encem ent du X V Ie s. 
—  1. G é r a r d ,  chanoine sacristain , fu t nom m é abbé de 
Saint-M aurice en 1 3 7 4 .  f  1 3 7 6 .  —  2 .  M i c h e l ,  abbé de 
Saint-M aurice en 1 4 4 0 ,  fu t conseiller in tim e des ducs de 
Savoie. Il présida en m ai 1 4 4 9  le p laid de V ouvry  qui 
définit les droits de son m onastère et ceux du v idom ne. 
Bagnes reconnut le v id om n at en sa faveur en 1 4 4 1 .  
t  1 4 5 5 .  —  3 .  G u i l l a u m e ,  succéda à l ’abbé B overey  de 
Saint-M aurice en 1 4 6 3 .  D ’abord curé d'O llon, puis cha
noine sacristain , il ne reçut la confirm ation  de sa n ou 
velle charge que le 1 3  septem bre 1 4 6 5 ,  de Paul II . Il dé
fendit les droits de l ’abbaye m enacés par le châtelain  
ducal de M onthey, et su t conserver au cou ven t B a
gnes, qui ava it essayé de se soustraire à son au torité  lors 
de la conquête du Bas-Y alais par W alter Supersaxo. 
A lexandre V I le chargea d ’installer, le 1 5  avril 1 4 9 6 ,  
N icolas Schiner sur le siège ép iscopal de Sion. La m êm e 
année, Bernardi résigna ses fonctions en faveur de son ne
veu Jean  d ’A llinges. —  4 .  H u g ü e n i n ,  vid om n e de V ou
vry pour l ’abbaye de Saint-M aurice. Sa fille Bernardine 
apporta cette  charge héréditaire dans la fam ille Boquis 
en 1 5 0 0 .  —  5 .  J e a n ,  curé de Salvan , de Saint-Sigism ond  
1 4 8 6 .  N om m é abbé de Saint-M aurice, il dut auparavant 
entrer en religion, clause qui fu t rem plie le 2 février  
1 4 9 7 .  t  1 5 2 1 . —  Voir de R ivaz : Topographie. —  R a
m eau : C hâteaux du V a la is . —  Grem aud. —  Furrer : 
H ist, du V alais. [Ta.]

B. C a n to n  du T e s s in .  —  P h i l i p p e , de Cam po-Valle- 
Maggia, joua  un rôle im portan t dans sa vallée. En 1484, 
lors de la descente des V alaisans dans l ’O ssola contre les 
com tes d ’Arona, il com m andait, avec A ndrielus A ntoni, 
l ’escouade qui garda le passage de Cravairola de Campo. 
Consul de la R ovana  supérieure en 1504, il figure parmi 
les signataires de l ’acte de p aiem ent des m ille écus d ’or 
que le Val M aggia et la L avizzara durent payer à la 
France au début du X V Ie s. pour leur rébellion. —  
Voir P om etta  : Come il  T ic in o  venne... [C. T.]

B E R N A R D I N ,  Chapelain à Frauenfeld  au com m en
cem ent du X V I e s ., se fit connaître com m e constructeur  
d ’orgues. En 1524, Lucerne pria le Conseil de Frauenfeld  
de lui laisser cet artiste pendant deux ans pour la 
construction des orgues de la H ofkirche ; elles coû
tèrent 8000 fi. [ S c h .]

B E R N A R D I N O .  Nom  de p lusieurs artistes tessi- 
nois des X V e et X V Ie s. —  1. B e r n a r d i n o ,  de Bissone, 
fils d ’A ntonio , sculpteur, t  1520 ou 1521. Vers 1494, il 
travailla  au x  riches balustrades de l ’escalier des géants 
dans la  cour du palais des D oges. Il est probablem ent 
identique à Bernardino de B issone connu sous le nom  de 
F u r l a n o ,  qui peu après, en 1490, trava illa it au grand es
calier du palais ducal de Scutari. De 1500 à 1519, il tra
vailla  dans diverses églises de la province d ’U dine, et 
fut reçu c itoyen  de cette  v ille  en 1508. —  2. B e r n a r d i 
n o ,  de B issone, fils de Gabriel, scu lp teur. E n  1500, il 
éta it occupé au x  sculptures de la façade de la  grande 
chartreuse de P av ie . U n sculpteur du m êm e nom  tra
vailla it dans la  région de Gênes en 1535. —  3. B e r n a r 
d i n o ,  de Lugano, fils d ’A ntonio , scu lp teur, stucateur et 
fondeur. Il trava illa  à l ’ornem entation  de l ’église de 
Saint-M ichel à B ologne. Su ivant C ittadella , il éta it occu
pé en 1521 au palais Castelli à Ferrare. F lorence pos
sède de lu i la s ta tu e  en bronze de G iovan Francesco  
R ustici sur la porte septentrionale du B aptistère, qui 
fu t term inée en 1511. Il fit encore la  grande porte de 
S ain t-Pétrone à B ologne 1523, le couvent des O livétains 
dans la m êm e v ille 1518-1544. C’était le ty p e  du tailleur  
de pierre de la R enaissance qui, su ivan t P aole tti, se

serait révélé grand sculpteur-décorateur à Rom e. 
D ’après le S K L ,  le fondeur et le sculpteur seraient deux  
personnages différents. —  Voir S K L .  —  A L B K .  —  
V egezzi : E sposizione  storica. —  Merzario : 1 m aestri 
com acin i. [C. T r e z z i n i . ]

B E R N A R D I S , d e . Fam ille de Lam one. A rm o i
ries : parti, au 1 palé de gueules et 
d ’argent de six  pièces, au 2 de gueules  
à une fasce d ’argent. —  1. F r a n c e s c o , 
stucateur, travailla  dans les principales 
églises de Sienne où il m ourut vers la 
fin du X V I I es. — 2. A n d r e a , graveur  
sur cuivre et stucateur, * 1760 à 
Lam one, disciple de G iocondo Alber- 
to lli et de G iovanni Mercoli, étudia  à 
M ilan. Il travailla  en H ollande, sur
tout à La H aye, 1788-1795, puis 

s ’étab lit à Vérone. Il grava v in g t des trente tables 
de l ’ouvrage du com te B artolo Giullari sur la cha
pelle de sa in t M ichel de la fam ille Pellegrini (1816), 
t  18 mai 1837 à Lam one. —  3. C a r l o , chanoine de 
Saint-L aurent à L ugano, prof, de belles-lettres à Lu
gano, cérém oniaire de l ’archevêque G iovanni Fraschina. 
En 1809, il fu t em prisonné par le gouvernem ent le s s i 
nole pour avoir critiqué dans un sermon le gou v ern e
m ent de N apoléon , f  1844, il légua 10 000 lires à l ’h ôp i
tal de L ugano. —  4. B e r n a r d o , arch itecte, peintre, 
* 8 sept. 1807, t  17 mars 1868 à B udapest. Il étudia  
à P avie , travailla  à V ienne com m e architecte de la 
cour im périale et à la cour du prince de L ichtenstein , 
collabora avec Canova et T antardini. On a de lui un  
panoram a de Lugano. Son œ uvre principale est la res
tauration  du palais du prince de L ichtenstein , dont il 
éta it le protégé. En 1851, il fu t chargé de représenter 
la  peinture décorative de l ’em pire d ’A utriche à l ’exp o
sition  de Londres. —  5. F e l i c e , 1856-1907, ingénieur, 
étudia  à S tu ttgart, travailla  d ’abord à l ’aqueduc de 
N aples, puis à la construction  des chem ins de fer de la 
V énétie. En 1885, directeur et ingénieur en chef des 
tra v a u x  d ’assain issem ent des plaines de B urana, de 
Ferrare à V alpagliaro. Il rentra dans sa patrie en 1900 
et s ’occupa de la canalisation  du V ed egg io .—  Voir S K L .  
—  A L B K .  —  Bianchi : A r tis ti  tic inesi. —  Baroffio : 
S toria  del Cantone T ic ino  dal 1803 al 1830. —  B Stor . 
1885. —  V egezzi : E sposiz ione  S torica . [C. T r e z z i n i . ]  

B E R N A R D O . N om  de plusieurs artistes tessinois, 
dont on ignore la  fam ille. —  1. B e r n a r d o  de Galleggio, 
sculpteur de la fin du X V e s. 11 travailla  à R om e, m ais 
on ne sa it pas précisém ent à quel m onu m en t. Son te sta 
m ent est du 16 septem bre 1499. —  2. B e r n a r d o , de 
Lugano, m aître-constructeur. D u 22 octobre au 23 dé
cem bre 1466, il travailla  à la tour de sa in t Georges et au 
C astelletto de Gênes. —  3. B e r n a r d o , de Lugano, 
stucateur. A vec Baldassare de Lugano, il fit des stucs  
dans la chapelle grégorienne de sa in t Pierre à R om e. 
Le 24 ju ille t 1580, il ava it fini ses tra v a u x  et en r e 
cevait le paiem ent. —  4. B e r n a r d o  - F r a n c e s c o , 
de Lugano, sculpteur. En 1663, il trava illa it à Reggio  
E m ilia . Il dut sculpter quelques-unes des sta tu es con
servées du cou ven t de Saint-P ierre à R eggio. —  5. 
B e r n a r d o , de L ugano, sculpteur et fondeur. A vec  
la  coopération de Siro Zanella de P avie , il construisit 
vers la fin du X V I Ie s. la sta tu e  colossale de sa in t Char
les Borrom ée à Arona —  Voir S K L .  —  A L B K .  —  
B S to r . 1885, 1893. —  Vegezzi : E sp . storica. —  Baroffio : 
M em orie. [C. T r e z z i n i . ]

B E R N A R D O N I , D o m i n i q u e . Seigneur de Vesure 
et de R on fin, diplom ate français, accrédité en 1735 par 
Louis X V  com m e chargé d ’affaires auprès des III L i
gues. Il ten ta  de les décider à renouveler l ’alliance avec  
la France q u ’elles ava ient résiliée en 1637. La D iète con
voquée pour entendre ses propositions sem bla disposée  
à les accepter m oyennant certaines conditions. T oute
fois les com m unes se prononcèrent contre l ’alliance. 
Bernardoni fut rappelé en 1741. —  Voir Arch, des 
Affaires É trangères à Paris : Grisons 35. —  Sprecher : 
Gesch. der R ep . der I I I  B ü n d e  im  18. Jahrh . I, 335. —  
Arch, fédérales, copies de Paris. [A . R.]

B E R N A R D O N I , G lO V .-M a r i a , f  en Pologne vers 
1605, jésu ite  et arch itecte, fit les plans de l ’église de
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Saint-P ierre des J ésu ites à Gracovic, édifiée par le roi 
Sigism ond II . Il é ta it  probab lem ent de L ugano. —- Voir 
S k L .  —  B S to r . 1893. [C. T.]

B E R N A R D U S .  Cardinal diacre de S a in t-E u sta ch e , 
m entionné en 1361 et en 1362 com m e Grand sacrista in  
du chapitre de Sion. —  V oir A rch, de V alére. [D. I.]

B E R  N A S C O  ME,  B E R N A S C O N I ,  de  B E R N A S -  
C O N  IS ,  B E R N  A S C O N O .  Fam ille très répandue  
au T essin , m en tion n ée à M endrisio en 1560.

B ranche de C hiasso . A rm o ir ie s  : coupé, au 1 de 
gueu les, au 2 fascé de trois tires de sinopie et d ’argent, 
et brochant une fa sce  crénelée de deux pièces à  la  g ib e
line so u ten a n t une ancre, le  to u t  d ’or. —  1. C e s a r e ,
* 11 m ai 1819, f  1861, député au Grand Conseil 1841- 
1861, conseiller n a tion al 1854-1860, lieu ten an t-co lon e l. 
—  2. C o s t a n t i n o , frère du n° 1, * 11 avril 1820, f  1902 ; 
a v o ca t et hom m e politiq u e, il jo u a  un  rôle in flu en t dans 
le p arti radical tessinois depuis le  m ilieu  du X I X 0 s. 
D ép u té au Conseil des É ta ts  1853 et 1874, conseiller  
n ation al 1855-1872 et 1884-1893, du Grand Conseil 
1891-1902. U n des concessionnaires du chem in  de fer 
C hiasso-L ugano-R ellinzone en 1856 ; colonel.

B ranche de M orb io  S u p erio re . —  P i e t r o , scu lp 
teur, * 26 février 1826, f  à Milan le 6 m ars 1891. D isciple  
de V incenzo V ela, il fit entre autres p lusieurs sta tu es  
pour le dôm e de M ilan, le bas-relief de l ’h ôp ita l de Men
drisio, trois groupes pour le palais ép iscopal de P la i
sance, la  s ta tu e  de G iotto (1859), la  v eu v e  du bersa
gliere (1861) et la fille de J ep h té  (1865), la p lus célèbre 
de ses œ uvres. Il ob tin t des prix  à p lusieurs reprises à 
V ienne, F lorence, S antiago et Paris. M em bre honoraire  
de l ’A cadém ie de Brera à M ilan.

B ranche de C oldrerio. —  1. C a r l o - M a r i a , * 5 fé
vrier 1654, f  à M endrisio le  2 janvier 1740, entra en 
1678 au cou ven t des serviteurs de Marie com m e frère 
la ïque. Il fu t vén éré par le peuple, a v a n t et après sa 
m ort, pour sa grande sa in te té . —  2. F e l i c e , légua en 
1914 cen t m ille  francs à l ’h ôp ita l de M endrisio. —  3. 
G i o v a n n i , t  1920, a laissé cinq cen t m ille francs à des 
œ uvres de b ien faisance de M endrisio. c » i

B ranche de M e n d r is io . —  1. B e r n a r d o , m aître  
constructeur du X V I I e s. E n  1628, il passa un contrat 
pour la  con stru ction  de l ’église de sa in t D am ien  à M en
drisio. Il v iv a it  encore en 1649. —  2. F r a n c e s c o , de 
Cabbio (V al M uggio), * vers 1770, f  20 oct. 1808, 
m édecin  et syn d ic  de M endrisio. E n  1798, il joua  un  cer
ta in  rôle dans la  d éterm ination  du M endrisiotto à faire 
partie de la  Suisse, signataire de la  déclaration du 26 
avril au D irectoire h e lvétiq u e, m em bre et secrétaire  
de la D iète  cantonale de 1801, de la  Com m ission  
chargée d ’élaborer le  projet d ’organisation  de l ’ad
m in istration  cantonale , ainsi que de diverses autres 
com m issions.

B ranche de R iv a  S a n  V ita le . A rm o ir ie s  : un dextro- 
chère arm é d ’une épée posée en barre et sou ten an t une 
éto ile . —  1. MAFFEO, m aître constructeur, s ’engagea en 
.1581 à construire à R om e le m ur des fortifications entre 
la porte S a in t-L aurent et la porte P ie , d ’après les des
sins de Jacopo della  P orta . —  2. A b b o n d i o , avocat,
* 8 janvier 1757, f  2 sep t. 1822 ; secrétaire en 1798 du 
Conseil de la  république de la pieve  de R iv a  San V itale , 
un des délégués de la  p etite  république auprès du D irec
toire de M ilan pour tra iter de son adhésion  à la Cisal
p ine. P en d an t son absence, il eut sa m aison  envahie  
par les L uganais qui d onnaient la chasse au x  partisans 
de la  C isalpine. —  3. M a n f r e d o , fils du n° 2, avoca t, 
*1783-1850, étu d ia  à P av ie . En 1803, il entra com m e offi
cier au service de N apoléon  ; député au  Grand Conseil 
1815-1821, 1830-1839, conseiller d ’É ta t 1830 et 1839-
1845. —• 4 . Ca m i l l o , fils du n° 3, av o ca t, 1814-1855, 
député au Grand Conseil q u ’il présida en 1846, 1848 et 
1852 ; refusa en 1849 sa nom in ation  de conseiller d ’É ta t. 
— 5. G i o v a n n i - B a t t i s t a , archiprêtre de B alerna, élu 
le 20 ju ille t  1811 e t  f i e  3 octobre 1831. —  6. L u i g i , 
n eveu  du précéd en t, succéda à ce dernier dans la charge 
d ’archiprêtre de B alerna du 3 octobre 1831 au 22 sept. 
1845, date de sa m ort.

B ranche de M a ssa g n o . A rm o ir ie s  (su ivan t Corti) : 
d ’azur à une tour d ’argent ou verte  et ajourée du 
cham p, surm ontée de trois éto iles d ’or en fasce ; au

ch ef d ’or chargé d ’une aigle de sable. —  C a r l o - A n - 
t o n i o , ingénieur, 1714-1767, étudia  à Turin, entra au 
service de la  cour de S avoie sous V ictor-A m édée.

A l ’ab d ica tion  de ce dernier, il p as
sa  au service de l ’E spagne et fu t 
nom m é com m issaire des guerres de 
l ’arm ée d ’Ita lie  1742-1749. In v e n 
teur de p lusieurs m achines.

B ranche de L u g a n o .  — - 1 .  B a r 
t o l o m e o , stu cateu r, de la région de 
L ugano. P rotégé par G ian b attista  
Pellegrini, il travailla  au x  palais  
des Cam biaso et des Serra, à G ênes, 
ainsi que dans les églises de N ervi et 

de M onterosso. 1 1 8 3 5 .—  2. G i o v a n n i - B e l l i , * 1770, 
f  16 n o v  1827, m aître-constructeur en R ussie où il se 
fa isa it appeler Iw a n  Petrow itsch. A d jo in t de l ’académ ie  
des b eaux-arts de Rétrograde 1812, m em bre de la  m êm e  
académ ie 1814. —  3. G i u s e p p e - B e l l i , fils du n° 2, 
* 1796, f  18 m ars 1839 à P étrograde, peintre décora
teur. D e 1822 à 1826, il p eign it par ordre d ’A lexandre I 
les cham bres des im pératrices E lisab eth  A lexeijew na et  
Marie T héodorow na ; après l ’incend ie de T sarskoié-Selo, 
il d ev in t décorateur de la  cour, m ais fu t congédié à la  
m ort de l ’em pereur (1825). Connu en R ussie sous le nom  
de J o s i f  Iw anow itsch . —  Voir S K L .  —  A L B K .  —  
B S to r . 1879, 1885, 1890, 1891. —  A IL S  1918. —  D o tta  : 
l  T ic in es i. —  F ranscin i-P eri : S toria  della Svizzera  I ta 
lia n a . —  Sim ona : N ote cl’A r te  antica . —  B ianch i : 
A r t is t i  T ic in es i. —  Didelfi : D izionario . —  Borrani : T i
cino Sacro . —  V egezzi : E sp o siz io n e  storica . [C. T r e z z s n i . ]  

B E R N A U  (G. A rgovie, D . Zurzach, Com. L eib sta tt). 
C hâteau fam ilial des barons du m êm e nom . En 1157 Ber- 
nova  pré d ’ours (ou de Bero  ?). Par h éritage, il échut en  
1236 au x  barons vo n  G utenberg, qui v inrent se fixer à 
B ernau et qui, dans la su ite , prirent sou ven t cen om . P lus 
tard , H enm ann vo n  R inach et Jakob  von R ap erg  en furent 
propriétaires. Lors de la  guerre de Souabe, le château  
aurait été détru it par les Confédérés, puis rebâti. Il 
passa ensuite à la  m aison  d ’A utriche, en 1635 à W alter  
de R oll, et après la R évolu tion  française, en plusieurs 
m ains. Il fu t réduit en cendres en 1871, de m êm e que la  
chapelle qui en fa isa it partie. —  Voir Merz : B u rg a n 
lagen  I, 112. Les barons de Bernau son t cités en 1198 et 
s ’é te ign en t a van t 1236 avec  R einhard. A rm o ir ie s  : de 
gueules à une bande d ’argent et de sab le. [ R o s e n b e r g e r . ]  

B E R N A U S A  ( F Ê T E  D E  L A ) .  F ête  populaire qui 
se célèbre depuis très lon gtem p s à L eysin  (V aud) 
l ’avant-dernier d im anche d ’avril. Le doyen  Bri del y  fa it  
allusion dans le  C onservateur su isse . Interrom pue p en 
dant la guerre m ondiale, elle a dès lors été reprise. On y  
v ien t de tous les pâturages des a lentours, et m a inten an t 
de la  p la ine. —■ Voir Conservateur su isse , éd. 1814, t . V I, 
p. 298. [M. R.]

B E R N  A U W ,  B E R N O W .  F am ille noble é te in te  
des Grisons. —  H a n s - J a c o b , m aître de la  m onnaie à 
Coire à la fin du X V I e s., p lus tard p révôt de corporation  
à Schafïhouse, propriétaire de la m ine de F lum s près 
Sargans. —  Voir L L .  [Tr.]

B E R N E  ( V i l l e  e t  Ca n t o n . V. D G S ). H u itièm e  
can ton , entré dans la  C onfédération  
en 1353, m ais le  deu xièm e dans l ’or
dre officiel dés É ta ts  de la Suisse. Au  
m om en t de sa fondation  par le duc 
B erthold  V de Zähringen en 1191, la  
v ille  de Berne com prenait seu lem en t  
le territo ire à l ’in térieur des m urs, la 
banlieue à l ’O uest et la forêt de Brem - 
garten . D u X I I I e au X V I e s., la v ille  
acq u it su ccessivem ent les terres qui 
form ent a ctu ellem en t la  partie a lle 

m ande du canton , à titre  de territoires su jets, ainsi 
que les cantons d ’A rgovie (partie réform ée) et de V aud. 
L ’ancien É ta t  aristocratique dura ju sq u ’en 1798 ; la res
tauration  qui su iv it  l ’A cte  de M édiation posa les fo n 
d em ents du régim e dém ocratique actu el. E n  1815, le 
canton  de Berne reçut du Congrès de V ienne l ’ancienne  
p rincipauté des évêq u es de B âle, le Jura bernois, en d é 
dom m agem ent de la perte de l ’A rgovie et de V aud. Son  
territoire, dès lors, n ’a plus subi de m odifications.
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I A r m o i r i e s ,  b a n n i è r e  e t  S C E A U X .  D ’après J u stm -  
„er la bannière de la  v ille  p orta  d ’abord un  ours p as
sant sur cham p d ’argent. A près la d éfa ite  in fligée aux  
Bernois par R odolphe de H absbourg à la Schosshalde en 
1289 les prem iers durent changer la couleur du cham p  
en rouge et or (couleurs des H absbourg) ou en rouge et 
blanc (couleurs de l ’A utriche). Quoi q u ’il en so it, après 
la victoire du Jam m erta l en 1298 ou après celle de 
Launen en 1339, les Bernois coupèrent leur drapeau  
d ’une bande d ’or. (V oir E . v . R od t, dans H T  I, 1893- 
1894). La bannière donnée à B erne en 1512 par le pape  
Jules II p ortait au franc quartier l ’im age des trois rois. 
Le fanion de la v ille , tr iangulaire, p o rta it une grande  
croix blanche sur fond de gueu les ju sq u ’en 1516, et de 
gueules et de sable de 1516 à 1560. (Voir A . Zesiger, dans 
A H S  1907 1910). Les couleurs de la v ille  so n t le 
rou -e et le noir depuis le X V « s. Les arm oiries de 
la v ille et actu ellem en t du canton, de gueu les à une  
bande d ’or chargée d ’un ours p assan t de sable, datent 
probablem ent du 
m ilieu du X I V e s.
Il est à présum er  
que la v ille , d e
venue autonom e  
après la m ort de 
son fondateur, eu t  
un sceau  portant 
com m e arm es par
lantes un ours pas
san t. La plus an 
cienne em preinte  
se trouve au pied 
d ’un docum ent de 
1224. (Voir les re
productions des 
sceaux dans M A G Z  
I X .—  F estschrift...
Berns, 1891. —
A S A  X V II): T an
dis que l ’aigle im 
périale d isparut sur 
le p etit  sceau en 
1678 et sur le grand 
sceau en 1716, le 
B ernrych  ( deux  
écus bernois surm ontés d ’un écu im périal avec l ’aigle) i 
subsista ju sq u ’en 1735. [H .  T ]

II . P r é h i s t o i r e .  D ans les grottes du Jura bernois, on 
a découvert un certain  nom bre de sta tion s p a léo li
thiques, de l ’époque m agdalénienne et de la  période 
de transition de l ’azy lien . Outre les grottes de Liesberg, 
Bellevive près de D elém on t, et K altbrunnenta l près de 
Grellingen, ou des restes de c iv ilisa tion  paléolith ique ont 
été retrouvés, on p eu t espérer que des fouilles sy s té 
m atiques feront découvrir de nou velles sta tion s. Les 
premières traces certaines de la  colon isation  de la  partie . 
allem ande du canton  appartiennent à l ’époque n éo 
lith ique. Les h ab ita tion s é ta ien t p lacées de préférence 
sur les p etits lacs ou les m arais qui s ’é ta ien t formés 
dans les bassins abandonnés par les glaciers ou entourés 
de m oraines.

II faut citer a van t to u t  le lac de B ienne avec ses 
nombreuses sta tion s m ises au jour pour la plupart 
lors de la correction des eaux du Jura, en 1873. En  
outre, des p a lafittes ont été  découverts sur les bords 
de petits lacs, parfois desséchés, com m e le lac de 
M oosseedorf près de M unchenbuchsee et le lac de Lob- 
sigen près d ’Aarberg. Le prem ier com p tait deux sta 
tions, qui furent étudiées par le D r U hlm ann ; d ’a 
près la faune et les outils trouvés, elles rem ontent 
au néolithique m oyen . R écem m en t, on a trouvé de 
nouveaux indices de l ’occupation  des m arais tourbeux  
du M ittelland par les p a la fittes . Le Schm idm oos près 
de Thierachern et le  Spiezm oos on t donné des vestiges I 
de l ’âge du bronze. Cet âge ne se d istin gue pas toujours  
de celui du néo lith iq u e chez les lacu stres, e t il fau t ad 
m ettre que les deux époques s ’entre-pénétrèrent. Dam- 
certains étab lissem ents les h ab ita tion s é ta ien t creusées 
dans la terre, com m e à Chules, dans le vo isin age du 
H eidenstein.

Les fosses en entonnoir de Pohlern, considérées aussi 
com m e a yan t servi d ’h a b ita tion s, d o iven t p lu tô t être 
des dépressions du terrain . M oosseedorf est.le seul a te 
lier n éo lith iq u e connu ; on y  ta illa it  des cristau x  et des 
silex  ainsi q u ’en tém oign en t les centaines d ’éclats et de 
pièces term inées.

Les tom b es n éo lith iq u es sont rares. Le tum ulus des 
rochers de la G ysnau p rèsdeB erth ou d  paraît être de cette  
époque, d ’après le m obilier, et a été probablem ent bâti 
à l ’in térieur d ’un refuge. A ucune in d ication  ne perm et 
d ’assigner un âge à ces fortification s, nom breuses dans 
le can ton . Celle d e là  K nebelburg sur le Jensberg près de 
Bienne est parm i les p lus belles. Le tom beau  de Mie
ti erried au bord du lac de Brienz est fort in téressant  
pour l'h isto ire de la colon isation  de l ’Oberland ; m ais 
l'absence de m obilier perm et difficilem ent de le dater.

Le seul m enhir trouvé est le F re is te m  d ’A ttisw il ; 
par contre des pierres à écuelles, probablem ent destinées  
à des usages religieux, ont été sou ven t signalées. Le

m enhir percé de Courgenay, dans le Jura, ne se trou ve  
probablem ent pas à sa place prim itive.

On a décou vert égalem ent des dépôts de l ’âge du 
bronze. Ce sont ou bien des a teliers, reconnaissables 
au x scories et aux objets in ach evés, com m e à T schugg, 
ou des entrepôts de m archands, com m e à W abern, où 
l’on a recueilli 137 bracelets de bronze de différents t y 
pes. L orsqu’on trou ve des ob jets d isposés dans un cer
tain ordre, on peut adm ettre q u ’ils on t été consacrés à 
quelque d iv in ité  inconnue. Les dépôts s ’éten d en t de 
l ’O berland (R ingoldsw il, Æ schi), par la va llée  de VAar 
(W abern, M eikirch), jusque dans la région des lacs 
(C hiètres, T schugg). Ce sont des ja lons sur la route  
du com m erce à l ’âge du bronze. Le trafic se fa isa it 
le long des grandes routes fluviales. Les découvertes 
fa ites sur les cols alpins nous autorisent à croire que le  
Grim sel et la G em mi éta ien t u tilisés à l ’âge du bronze 
par les m archands. Les renseignem ents fournis par les 
tom bes v ien n en t à l ’appui de ce que nous savons de cette  
époque. On en a trou vé près de S trättlingen , non loin  
de T houne, à Spiez, à A llm endingen  (T houne), à Belp , 
dans la  forêt du Forst près de N euenegg, sur les 

: pentes du G algenrain près de W angen. E lles tém oi-  
I gn en t de l ’ex isten ce  de divers rites m ortuaires. A 

S trättlin gen , l ’on rencontre encore la m anière d ’en
sevelir  les m orts de l ’époque néolith ique, m ais à Belp  
et à W angen les m orts on t été incinérés selon le 
nouvel usage né à la  fin de l ’âge de la pierre. Vers la  
m êm e époque apparaît une nou velle  form e de tom beau, 
le tum u lu s, dans le Forst près de N euenegg. On a trouvé  
rela tivem ent peu de sépultures de l ’âge du bronze, 
parce que la plupart d ’entre elles son t souterraines et 
n'attiren t pas l ’a tten tio n . Il n 'en va  pas de m êm e pour  
l ’époque de H a llsta tt , par ailleurs un obscur chapitre  
de la préhistoire suisse pour laquelle les traces d ’habi-

L e plus ancie n  sceau  de B erne 1221-1257. (Réduit  environ de moitié).
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tâ tio n s  font p articu lièrem en t d éfau t. Les tum ulus du  
H a lls ta tt  so n t so u v en t groupés et fort so m p tu eu x  a u 
ta n t  à l ’extérieur q u ’à l’intérieur. G. de B o n ste tten  
trou va  dans les tum u lu s d ’A net un a tte lage  com prenant 
le  ch eval et le  char ; à G rächw il. on m it au jour un  vase  
grec du V I I I e s. avan t J.-C . 11 est décoré d ’une anse en 
form e d ’A rtém is ailée entourée d ’an im au x. Cet ob jet, 
où  l ’on recon n aît l ’origine m érid ionale, est probablem ent 
un ob je t im porté , et tém oign e ainsi de l'ex isten ce  du  
com m erce dans la  période de H a llsta tt . A côté des 
tu m u lu s iso lés , on a retrouvé des nécropoles à Je- 
g en storf, dans le B irchiw ald près de L yssach , à Mur- 
zelen , A n et et A arw angen (Z opfen). On p eu t rem arquer 
q u ’elles sont groupées dans la  va llée  de l ’Aar ju sq u ’au 
lac  de T houne. Il sem ble que les bâtisseurs de tum u lu s, 
encore peu connus au point de vu e eth n iq u e, n ’a ien t p é
nétré ni dans l'O berland ni dans les régions supérieures 
des affluents de l ’Aar.

A u x  prem iers tem ps de l ’âge du fer, le p ays éta it  
h a b ité  par une p op u lation  dense de C eltes. Les traces 
d ’un oppidum  gau lois on t été m is à jour sur la pres
q u ’île de T iefenau près de Berne com prenant d eu x  cim e
tières de la période de la Tène, au Schiirloch et à l ’Aar- 
egg ; un tem p le  gallorom ain  sur l ’E n gem cistergu t : 
enfin , des tra v a u x  de défense sur la p en te  E st et des 
rem blais et des fossés à l ’en trée, du côté de la v ille . 
Près du p on t de T iefenau , on a d écou vert en 1849 une 
q u a n tité  d ’épées et de pièces de chars, ce qui suggéra  
l ’idée que T iefenau a été un cham p de b a ta ille . A P ort, 
sur le  canal de la  T hièle, on a trouvé des épées, des 
p o in tes de lances, des h ach es, des faux  et fauc illes . Ce 
d ev a it être une sta tion  de douane et un p oste  m ilitaire  
com m e à la  Tène.

La région de Berne fournit la preuve de la  densité  do 
la  popu lation  d ’alors. On a retrouvé là et dans les en v i
rons im m éd iats plus de v in gt sépu ltures com prenant 
so u v en t p lusieurs tom b es. D ans la v a llée  de l ’Aar, à 
cô té  de nom breuses trou vailles iso lées, on a m is au 
jour un cim etière de 220 tom b eau x  environ  près de 
M unsingen. La v a llée  de la Gurbe é ta it  aussi to u t  entière  
co lon isée . De là , les tom b es celtiq ues son t dissém inées  
sur les deux rives du lac. de Thoune ju sq u ’à N iederried  
au  bord du lac de Brienz. A lors que dans le H au t-V ala is, 
on com m ence à en trou ver beaucoup dans les hautes  
v a llées (à A ragnon par exem p le), elles m anq u en t to ta 
lem en t dans les A lpes bernoises. Les trou vailles de m on 
naies son t fréquentes dans le can ton . U n e tom b e d ’Aar- i 
egg (Berne) a fourni une pièce d ’argent m assa lio te . On i 
a tro u v é  un certain  nom bre de scyp h ates , im ita tio n  de j 
m odèles grecs qui dégénéra b ien tô t chez les C eltes. 
B ienne, M unchenbuchsee, U eb esch i près de T houne ont 
livré des m onnaies d ’or, S tuden  (P etin esca ) et Berne 
(T iefen au ), de la m onnaie de b illon. La p ièce à l ’effigie 
du ch ef gau lo is D um norix p rov ien t du B elpberg.

D ans le  Jura, Q uiquerez a attiré l ’a tten tio n  sur un  
grand nom bre de fonderies de fer. Il a trou vé d ’anciennes  
m ines et dans celle de Crém ine une hache à douille  
d a ta n t de la  dernière époque du fer. D es m onnaies  
gau lo ises ont été trou vées sur le M ont Terrible et à Cour
rou x . D es m orceau x  de fer d écou verts dans de la m a
çonnerie près de P orrentruy ont fa it conclure à l ’ex is
tence en ces lieu x  d ’un opp idum  gau lo is. D ans la pres
q u ’île occupée par la v ille  de Berne, l'on trouve des 
v estiges celtiq ues à la N yd eck  et des sta tions rom aines, 
par exem p le dans les environs de l ’église du Sain t-E s- j 
prit, à la T a u b e  et probablem ent sur la S ch ü tzen m atte , j 
ce qui tém oign e d ’une con tinu ité  d ’étab lissem en t com m e  
dans la  p resqu ’île de l ’E nge. —  Voir J .-L . W urstem - 
berger: Gesch. der allen L andsch a ft B e m .  —  E . B lösch:  
D ie U m gebung  von B ern  vor G rün d u n g  der S tad t. —
E . von  R o d t: D ie B u rg  N y d eg g  u n d  d ie G rün d u n g  von  
B ern . [ 0 .  T s c h u m i .J

I I I .  H i s t o i r e .  1. É p o q u e  R o m a i n e . On ne trouve de 
cim etières rom ains q u ’à l ’E nge près de Berne et p eu t-  
êlre aussi à P etinesca. Ils p erm etten t, avec les restes de 
b âtim en ts découverts, de fixer le tracé des routes rom ai
n es. Le territoire actu el du canton  éta it parcouru par 
d eu x  tronçons de la voie m ilita ire du Saint-B ernard au  
R hin. L ’un conduisait d ’A ven ch es par le grand m arais 
à P etinesca, caste! situ é sur un chaînon du Jensberg,

don t le nom  celtiq ue a tte s te  une co lon isation  préro
m aine. On a trouvé les traces d ’une population  dense 
non seu lem en t le long de cette  vo ie  appelée H ochgsträss  
par le peuple, m ais encore sur le Seeriicken , colline en 
bordure du lac, parcourue par la route secondaire  
C ham pion T äuffe len -P ort. Lors de la con stru ction  du 
canal de H agneck , en 1873, on rencontra un canal 
de dérivation  souterrain  d ’origine rom aine dont la con s
tru ction  s ’est effectuée au m oyen  de pu its verticau x  
disposés à in terv a lle s  réguliers et qui serva it à évacuer  
les eaux des m arécages. Les nom s a llem ands des v i l
lages de Fenis, V igneules, G léresse, Locras, Ipsach , 
E psach  (A gies) et Cerlier in d iq u en t non seu lem en t une  
colon isation  rom aine, a ttes té e  par les fou illes , m ais  
aussi le nom  du propriétaire. (J . S tad elm an n  : B erner  
O rtsnam en helv .-röm . U rsprungs, dans B T  II . 1905, 
p.  239-242.) D ans l'île de S ain t-P ierre, de nom breuses  
traces de l ’occu p ation  rom aine ont été m ises à jour. 
( M N  1888, p. 207 ; A H  V B  X I 1). —  U ne vo ie  secondaire  
con d u isa it d ’A ven ch es par La Sauge et le m arais 
de C ham pion au  passage de la T h ielle près du p on t a c 
tuel, passage u tilisé  déjà à l ’époque prérom aine. N on  
loin é ta it  la colonie de Chutes. Q u ittan t Petinesca  
à l ’E st, la route m ilita ire traversait les grands v illages  
de D otzigen , R u ti, Arch et L euzigen  pour arriver au 
vicu s , p lus tard castrum  S a lo d u ru m . E lle rejoignait là 
la route parallèle de la rive gauche de l ’Aar desservant  
à partir de P ort ou Brugg les grandes colonies du B u tten -  
berg et les villas de P erlen et L ongeau, un peu à l’écart 
de son  tracé. Le second tronçon  de route traversant le 
territoire bernois p assa it par le d istrict de N iedcrbipp  
où e x is ta it  une im portan te sta tio n  sans com pter les 
v illas d ’A ttisw il et de W iedlisbach .

La région élo ignée des routes m ilita ires, le M ittelland  
bernois entre l ’Aar et l ’E m m e, renferm e de nom breuses 
traces de colon isation  rom aine, en particu lier le Buch- 
eggberg et la région en ava l du L yssb ach , où une 
route et une grande colonie on t été reconnues à R appers- 
vvil. A ux environs d ’une route conduisant probablem ent 
au F orst depuis B argen se trou va ien t les étab lissem en ts  
de R adelfingen  (aqueduc) et Särisw il ; une tuilerie ex is
ta it au H irsërenholz et des pièces de céram ique in té 
ressantes ont été  d écou vertes à U eltlig en  à côté de 
tom bes d ’une époque in déterm inée.

Les environs de Berne éta ient fortem ent hab ités  
Ober- et N iederw angen, B iim pliz , L iebew il, H erzw il, 
K öniz et Ilo lligen  éta ien t des colonies rom aines. La 
p resqu ’île de l ’E nge a été particu lièrem ent explorée ; 
elle éta it déjà hab itée à l ’époque prérom aine. Le riche  
cim etière du R ossfeld  m ontre que la c iv ilisa tion  de 
l ’époque de la Tène ava it continué à se développer sous 
les R om ains. Les restes de la v illa  de la H asp elm atte  
dans la Schosshalde et du four à chaux qui s ’y ra tta 
chait, n ’ont pas livré beaucoup d 'objets.

D ans la vallée de la Gurbe, à côté de la découverte de 
dépôts de m onnaies sur le Belpberg, à K ehrsatz et au 
G urnigel, il faut m en tion n er la lu x u eu se  v illa  de Toffen. 
Sur la rive droite de l ’Aar, il ex ista  une grande colonie à 
Muri dont p rovien n en t s ix  s ta tu e tte s  de bronze (Triade 
cap ito line, lares, D ea  A rtio . la déesse des ours, la 
déesse N aria). On a trou vé des v illas dans le W orblental 
à Sinneringen  et S te ttlen  ; en am ont sur l ’Aar des co lo 
nies à M unsingen et W ichtrach . T houne, dont le nom  
est d ’origine celtiq ue, éta it égalem ent hab ité  à l ’époque  
rom aine.

Sur la rive gauche de VAar se trou vaien t les colonies  
d ’U ttigen , U etendorf, Tierachern (dépôt de m onnaies) et 
A llm endingen  où l ’on a m is à jour 5 b âtim en ts (san c
tuaires ?), de la poterie, des bas-reliefs et des hach ettes  
v o tiv es . A m sold ingen  conserve dans la crypte de sa très 
an cienne église des pierres tom b ales qui d o iven t avoir  
été am enées d 'A ven ticum , et un m illiaire. D ans l ’Ober- 
land , il n ’y  a aucune trace certaine d 'établissem ents  
rom ains ; on n ’a trouvé que des m onnaies éparses, au  
Stockenseeli, à W im m is et dans la grotte  de Sa in t-B éat.

On ne peut conclure des nom s à consonnance la tine  
I de Spiez et G astern, que les R om ains u tilisèrent le 
j L ôtschcnpass et la G em m i. La découverte de m onnaies 
! sur le K irchet près de M eiringen (voir B o n stetten  : 

Carte archéologique du canton  de B erne), l ’ex isten ce  d ’une
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s ta tio n  rom aine à A lpnach  et les trou vailles éparses 
fa ites clans la région du B runig p erm etten t par contre  
d ’être plus affirm atif au su jet du Grim sel.

Les renseignem ents concernant la  colon isation  du 
H au t-E m m en ta l son t incertains et vagu es. D ans le 
B as-E m m en ta l et la H au te-A rgovie , des étab lissem ents  
ont été  trou vés à A lch en storf, B ollod ingen . H erzogen- 
buchsee (v illa  de lu x e  avec  fonds en m osaïque), Oberönz, 
L angental et R oggw il.

Les nom breux restes de la  culture rom aine dans le 
Jura so n t très peu  étu d iés. C ette région é ta it  reliée à la 
grande route m ilita ire A ven ticu m -P e tin esca -S a lo d u ru m  
par une vo ie  secondaire partant de P etinesca . L aissant 
la colonie rom aine de B ienne sur sa gauche, elle se diri
gea it sur Sonceboz, rejoignait en-dessous de Frinvilliers 
la Vy de l 'E tra z  v en an t de la  m ontagn e de D iesse, e t le 
G alenw eg  condu isant de Granges à R om on t. (M eister- 
hans : A eltere Geschichte des K ts . So lo thurn , p . 55.) De 
Sonceboz, su iv a n t gén éralem ent le tracé d ’un chem in  
prérom ain, la route traversa it P ierre-Pertu is (inscrip
tio n  rom aine re la tive à son percem ent), descendait dans 
la vallée de la Birse et rejoignait près de B àie la route  
m ilitaire de V in d o n issa -A u g u s ta  R a u r ic a -A r ia lb in n u m  
(usine à gaz près de B âle). Selon A . Q uiquerez, dont les 
dires n ’on t pas été  vérifiés, tou t son parcours é ta it  dé
fendu par des tours et des fortification s auprès desquel
les les colons s ’é ta ien t groupés. La vallée de D elém on t  
éta it  très peu p lée ainsi que les va llées de la S cheu lte et 
de la  S o m e  (B Z  1910, p. 390; M A  G Z  X V ). U ne  
étu de systém atiq u e de la  région du m ont Terrible 
et de l ’A joie riche en v estiges préhistoriques d on 
nerait d ’in téressants résu ltats-. Il en serait de m êm e  
pour l ’ancien canton  où les recherches d ’autrefois  
m ériteraien t d ’être reprises à la lum ière de la critique  
m oderne. [ E . S c h n e e b e r g e r . |

2. E p o q u e  a l é m a n n i q u e . Parm i les m onu m en ts de 
cette  époque, nous trou vons les plus anciennes églises, 
longs b âtim en ts à une n e f à laquelle s ’a joute un chœ ur  
rectangulaire : M outier-G randval et Sa in t-U rsanne dans 
le  Jura. La prem ière ap p artient au x  tem p s précarolin
giens ; la seconde a livré entre autres des sarcophages 
de pierre. A côté de tom bes iso lées, le grand cim etière de 
B assecourt m érite  seul une m en tion , il a été exploré par 
Quiquerez e t  D u voisin . Q uiquerez a v a it  déjà rem arqué 
que les sépu ltures de la  période a lém annique éta ien t  
généra lem ent creusées parm i les ruines de villas rom ai
nes ; le fa it  a été confirm é par les découvertes de Laufon  
en 1918.

Dans l ’ancien canton , les tom b ea u x  son t extrêm em ent  
n om breux. Ou bien ils son t p la ts et souterrains avec  ou 
sans bordure de pierre, ou bien ce sont des sarcophages 
en pierre. S ou ven t on les trou ve dans les tum u lu s de 
l'époque de H a llsta tt . O rdinairem ent la  tom b e con tien t  
le  sq u e le tte  ; l ’incinération  éta it rare (tum ulus près de 
M essen). L ’orien tation  est gén éralem ent O u est-E st. Le 
m obilier funéraire est presque toujours le m êm e ; il est 
à rem arquer que, m algré l ’opinion courante, il est très 
difficile, dans cette  région frontière peuplée d ’A lém annes  
et de B ürgendes, d ’étab lir le départ ethnique des tom bes  
su rtou t pour la période ancienne. La colon isation  sem ble  
avoir été fort dense, à en juger par le nom bre de to m 
b eaux retrou vés. On en connaît au pied du Jura, de 
La N eu v ev ille  à Perles ; dans le  Seeland à W itzvvil, 
K allnach  et D otzigen  ; dans to u te  la  va llée  de l ’A ar ju s
que dans l ’O berland, m ais su rtou t au x  environs de 
Berne où les cim etières du R iederenhubel (B üm pliz), 
N iederw angen, B üm pliz (N euhaus) et W abern son t fort 
peu éloignés les uns dés autres. A B üm pliz, on a trouvé  
des tom bes de l ’époque de La Tène, des trous de p ilotis  
et un  pavage extérieur, qui tém oign en t de l ’ex isten ce  
d ’une m aison  d ’h ab ita tion . D ans le W orblental, m en 
tionnons les sta tion s de B olligen  e t  Sinneringen ; dans 
la va llée  de la Gurbe : G elterfingen et T hierachern. D ans 
la vallée de l ’Aar, on connaît les cim etières de Spiez, 
M atten et W ildersw il. Le plus élevé doit être celui 
d'E lisried, avec un m obilier re la tivem en t peu ancien . 
D ans la H au te-A rgovie et l ’E m m en ta l, il est rem arqua
ble que les sta tio n s sont rares ou m anq u en t com plè
tem en t.—  V o irF .-L . von  H aller von  K önigsfelden  : H el- 
vetien un ter den R öm ern  I et II . —  A . Jahn  : Der K t.

B ern . —  Le m êm e : A ehren lese von M ü n z fu n d e n  im  K t. 
B ern . —  F . K eller: P fahlbauberich te . —  G. v o n  B o n 
ste tte n  : R ecueil d ’an tiq u ités  su isses. —  G. von  B o n s te t
ten : Carte archéologique du  canton de B erne . —  E dm . 
von  F ellenberg : diverses m onograph ies. —  A . Q uique
rez : M o n u m en ts  de l ’a n cien  évêché de B â le , topographie  
d ’u n e  p a rtie  du  J u ra  orienta l. —  Le m êm e : Le m on t 
Terrib le. —  Le m êm e : N ouvelles recherches. —  Le m ê
me : m onographies dans M ém oires de la Soc. d ’Ê m u la -  
lio n  d u  D oubs. —  A S  G A . —  A S A . —  Jahresberichte der 
Schweiz. Ges. fü r  Urgeschichte. —  A H V B .  —  B B G .  —  
Jahresb . des bern. h ist. M u se u m s . —  0 .  T schum i : Die 
historische T opographie  der E ngeha lb inse l. [0 . T s c h u m i . ]  

3. L e  t e r r i t o i r e  b e r n o i s  d u  v °  a u  x n e s i è c l e . Au  
V e s., les B ürgendes s ’étab lirent dans l ’Ouest, de IT Iel- 
v étie  et les A lém annes dans l ’E st. La frontière entre  
les d eu x  peuples su iv a it  environ le cours de l ’Aar. D an  
la région que parcourt ce tte  rivière prédom inaient les 
m œ urs et la c iv ilisa tion  bürgendes. A u V I e s ., to u te  
V H elvétie fu t réunie sous la d om ination  des Francs. 
Les com tés naqu irent par la  su ite  de l ’ancienne d iv ision  
territoriale carolingienne en Gau. Lors du partage de 
V erdun en 843, les territoires à l ’E st de l ’A ar passèrent 
au royaum e franc oriental, les autres à la  L otharingie, 
puis au royaum e de H au te-B ourgogne fondé en 888  
par le com te R odolphe. D urant les lu tte s  du X e s. entre  
A lém annes et B ürgendes, ces derniers franch irent l ’Aar  
et in trodu isiren t leur langue et leur cu lture dans les 
régions de l ’E st. La d yn astie  burgonde s ’é ta n t é te in te  
en 1032, le royaum e passa à l ’em pereur Conrad II  le 
Salique d on t les successeurs rétab liren t la  langue a lle
m ande dans les p ays de l ’Aar, quoique par ailleurs ils 
se fussent peu  in téressés à la  B ourgogne. Les com tes de 
V ienne, de d yn astie  ind igène, d ev in ren t ad m in istra
teurs de la B ourgogne. Ils se d iv isèrent en branches 
cisjurane et transjurane, ce qui am ena une scission  
durable du p ays en deux parties. A l ’ex tin ctio n  de la  
seconde branche, en 1127, l ’em pereur L othaire transféra  
probab lem ent to u te  la  B ourgogne à Conrad de Zährin
gen , m ais sa fam ille  ne p u t jam ais prétendre q u ’à la  
partie cisjurane. U n docu m ent d iscu tab le, de 1131, 
m en tion n e pour la prem ière fo is Conrad com m e recteur. 
Le rectorat resta  au x  Zähringen et passa  en 1185 à 
B erthold  V . Ju rid iq uem en t, le  recteur é ta it  p lacé entre  
l ’em pereur et les grands d ign ita ires, sp irituels et te m 
porels, ju sq u ’alors im m éd iats de l ’em pire ; il les rabais
sa it d ’un degré, ce qui les p oussa  à une insubord ination  
con tinu elle . La d iv ision  ad m in istra tive  reposa it sur  
les com tés. A gauche de l ’A ar é ta it  la B ourgogne de 
l ’A ar, entourée par cette  rivière ju sq u ’à la Sigger à l ’E st, 
au Sud par la  chaîne du S tockh orn , à l ’O uest par la  
Sarine et au Nord par le  lac de N ugerol (B ienne). A 
droite de l ’Aar se trouvait la  P etite  B ourgogne lim itée  
au Nord et à l ’O uest par l ’Aar, à l ’E st environ par la  
frontière lucernoise actu elle , au Sud par la  région de 
T houne. Le bailliage de Bipp d épendait du B uchsgau . 
Les titu la ires des charges héréditaires de com tes éta ien t  
dans la  B ourgogne de l ’A ar les com tes de N eu ch âtel, 
dans la P etite  B ourgogne ceux de B uchegg. Ils p o ssé
daient la haute juridiction  et le droit de lever  l ’arm ée, 
ces droits sont l ’origine de la future souvera ineté de 
Berne. Les com tes d evaien t probab lem ent prêter h om 
m age au recteur et le suivre à la guerre. Les cou ven ts  
im m unisés, l ’alleu des Zähringen et les anciens biens 
de la  couronne burgonde devenus territoires im pé
riaux en 1032 ne releva ien t pas d ’eu x . On ne sait 
que pour peu d ’endroits, com m e Berne et B erthoud, 
s ’ils é ta ien t sur terre d ’alleu  ou terre im périale. Les 
recteurs exerçaient la  h au te  et la basse ju stice  dans 
ces deux v illes. Parm i Tes baronnies de la  B ourgogne  
de l ’Aar, nous trouvons celle de B elp , en possession  des 
M ontenach, R üm lingen  et S trättlin gen , qui s'é ten d ait du 
lac de Thoune au G urnigel. Le G uggisberg avec  le ch â
teau  im périal de Grasbourg et le territoire entre Berne et 
Laupen é ta ien t une terre d ’em pire com prenant de n om 
breux fiefs m ascu lins. La seigneurie d ’O ltingen appar
ten a it au x  Zähringen, le Seeland au x  com tes de N eu 
châtel. En P etite  B ourgogne, Signau et G eristein é ta ien t  
m entionnés com m e baronnies; de m êm e H eim berg, Su- 
m isw ald, L utzelfluh  et d ’autres. D ans l ’Oberland, à côté

i
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de la com m unauté com tale, des paysans libres d éte 
naient des fiefs m âles, m ais le pays é ta it  en général com 
posé de baronnies et de terres de cou ven ts. Des branches 
collatérales des nobles de T houne, éte in ts  au X I I e s., 
possédaient les seigneuries d ’O berhofen et d 'U nspun-  
nen. Les Brienz (plus tard seigneurs de R iggenberg) 
avaient étendu des ram eaux en V alais, à R arogne, et 
au pays d ’Uri. Le H au t-H asli d épendait d irectem ent 
de l’em pire. Le B üdeli et les va llées des L iitsch ines  
appartenaient au cou ven t d ’Interlakon, la  va llée  de 
Frutigen aux barons de K ien , le B as-S im m en tal à ceux  
de W eissenbourg. Le ITaut-Sim m ental éta it d iv isé  en 
quatre seigneuries appartenant a u x  W eissenbourg, aux  
R arogne et au x  S trättlin gen . G essenay éta it un alleu  des 
com tes de Gruyère. Les grands de l ’O berland s ’oppo
sèrent avec le plus de tén acité  au x  recteurs. Vers 1191, 
il ne resta it des m aisons d ’O berhofen et d ’U nspunnen  
que deux héritières que B erthold  V m aria à deux de 
ses fidèles de la Suisse orientale. Les W adensw il s ’éta
blirent ainsi à U nspunnen et les E schenbach  à Ober
hofen. Au sp irituel, l ’Aar séparait les évêchés de L au
sanne et de C onstance. Le bailliage de B ipp  appar
ten a it à Bàie. —  Voir W urstem berger : Gesch.. der alten  
L andscha ft B ern . —  E . H eyck  : Gesch. der H erzoge von  
Z ährin g en .

4. F o n d a t i o n  d e  B e r n e . Après que B erthold  V eut 
b attu  en 1190 près de Payerne les nobles de la Suisse  
rom ande et en 1191 près de G rindelwald ceux de l ’Ober
land, il fonda la v ille de Berne sur terre d ’em pire. La 
Chronica de Berno, vers 1325, fournit la p lus ancienne  
ind ication  de la date : 1191. L ’ancienne chronique zuri- 
coise de 1336 donne le 23 février 1191, m ais le  rensei
gnem ent n ’est pas au th en tiq u e. La chronique anonym e  
de la ville dit : 1191 irn m eyen , ce qui ferait un  m ois 
après la bataille de Grind elw ald . Berne est m entionné  
la première fois dans un  d ocu m ent de 1208. La pres
q u ’île de l ’Aar où Berne fu t  b âti, s ’appela it selon  
Justinger im  Sack . Au bas, près de l ’A ar, éta it  le  châ
teau im périal de N yd eck . La v ille  s ’éten d it du bas 
de la rue de la  Justice ju sq u ’à la tour de l ’H orloge. 
Comme la ville doit à B erthold  V son  origine, elle lui 
doit aussi son nom . Il lu i donna celui de V érone, Welsch- 
Bern , en souvenir du héros légendaire D ietrich  von  
Bern. L ’opinion que Berne é ta it  une ancienne localité  
celtique de ce nom  est ch im érique. L ’ours passant à 
dextre paraît déjà sur le p lus ancien  sceau, de 1224. 
Berthold V dota la vi^e de forêts et de pâturages d ’une 
étendue inconnue ; i l  y  fit passer un ruisseau et lui 
donna une con stitu tion  qui est perdue, m ais qui doit 
avoir été calquée avec quelques m odifications sur celle  
de Fribourg-en-B risgau. Il fit de la v ille  une place 
d ’armes et un m arché ; elle éta it en dehors des grandes 
routes com m erciales et seu l un faible trafic ava it lieu  
du Grimsel au Jura et de B erthoud à Fribourg. Le duc 
confia la protection  de Berne à la noblesse des environs, 
qu’il lia à la v ille par des fiefs. Ce fait décida de l'a v e
nir aristocratique de la cité.

5. L e  x i i i c s i è c l e . L edu cB erch to ld  V m ourut en 1218; 
sa m aison s ’éteignait avec  lu i. Les a lleux de la région  
de l ’Aar passèrent au x  K ibourg ; le rectorat prit fin. 
Un bailli im périal, procurator B u rg u n d ia e , dont on su it 
la trace ju sq u ’en 1313, adm inistra les affaires de l ’em 
pire. Berne possédait certainem ent l ’im m éd iateté en 
1223. L ’autorité supérieure y  éta it représentée par 
le bailli impérial de la v ille , advocatus, officialis dom in i 
regis, m in ister im pera to ris , qui exerçait les droits im pé
riaux : justice crim inelle, m onnaie et im pôts, et par 
l'avoyer, Schultheiss, sculte tus, ca usid icus, ju s tic ia r iu s  
im peria lis, de qui dépendait l ’ad m in istration  de la ville. 
Ces deux fonctions éta ien t d ’ordinaire réunies en la 
personne de l ’avoyer  nom m é par l ’em pereur. Le prem ier  
m entionné est P eter vo n  K rauchtal en 1223 ; les Bu- 
benberg occupèrent cette  fonction  en 1235. avec le che
valier Peter. L ’avoyer  éta it assisté  d ’un  conseil de 
douze m embres n 'a y a n t que v o ix  con su lta tive . Il était 
nommé par l ’avoyer ou se com p léta it lu i-m êm e. Les 
rôles qui nous sont parvenus con tien nent des nom s de 
bourgeois et de m in istériaux . U n Conseil des Cinquante 
est m entionné en 1249, on n ’en sa it rien de plus. T oute  
la bourgeoisie collaborait au x  affaires im portantes,

particu lièrem ent au x  affaires étrangères ; aucune loi 
connue ne régla it cet usage typ iq u e essentiellem ent 
bernois. Les h ab itan ts é ta ien t d iv isés en deux groupes ■ 
seuls les écuyers p o u va ien t ten ir des fiefs, m ais non là 
grande m asse des bourgeois. La v ille  d eva it à l ’em pire 
les revenus de la  h au te  ju stice , des péages, de la m on 
naie et l ’im p ôt im périal qui se m on ta it en 1241 à 40 
m arcs. B erne posséda très tô t  un  atelier m onétaire im 
périal.

, Les prem iers évén em en ts de la politiq u e extérieure  
tém oign èrent de la puissance de Berne. La v ille  reçut 
en 1224 du ch ef de l ’em pire la protection  du couvent 
d 'Interlaken , en 1244 celle de R ueggisberg. Le prem ier  
dém êlé écla ta  avec  le cou ven t de K öniz. En 1226 F ré
déric II  en leva  ce cou ven t aux A ugustins pour le donner 
au x  chevaliers de l ’ordre teu ton iq u e. A K öniz se trouvait 
l ’église paroissiale de Berne. La bourgeoisie prit le parti 
des A ugustins, l ’avoyer  P eter  von  B ubenberg et la n o
blesse sou tin ren tle s chevaliers teu ton iq u es. L ’a v o y erd u t  
abandonner passagèrem ent ses fonction s en 1240, m ais 
son parti eut le dessus. L ’église de Berne sor tit  du con 
flit église paroissiale et fu t confirm ée com m e te lle  en 
1276 par l ’évêque de L ausanne. Le patronage resta aux  
chevaliers teu ton iq u es qui furent reçus dans la bour
geoisie en 1257. Leur énergie et leur culture étendue  
furent utiles à la jeune com m unauté. Mille hom m es de 
Berne et M orat m archèrent en 1240 sur Lausanne pour  
prendre part, on ne sa it de quel côté, au x  com bats entre  
P hilippe de S avoie et Jean  de C ossonay pour la posses
sion de l ’évêché de Lausanne.

Berne so u tin t sa prem ière guerre d ’indépendance  
contre les K ibourg qui cherchaient à reconstituer le 
dom aine des Zähringen et à assu jettir  la v ille . Leurs terres 
entouraien t la cité à un je t  de flèche. C’est alors q u ’écla 
ta  la  querelle des in vestitures ; Berne prit le parti de 
Frédéric II  et les K ibourg celui du pape. Les détails de 
la lu tte  ne son t pas connus. Berne conclut en 1243 une 
alliance d éfensive avec  Fribourg, possession  des K i
bourg ; c ’est la plus ancienne alliance connue de Berne. 
U ne autre ex is ta it  probablem ent déjà avec  M orat ; ce 
fu t le début des relations de com bourgeoisie de Berne 
avec les p ays rom ands. La v ille  fit alliance égalem ent 
avec Zurich et Soleure, fidèles à l ’em pereur. Les Bernois 
refusèrent le passage aux troupes papales conduites par 
le légat O ctavian et furent excom m uniés par Innocent
IV . Ils prirent part avec  Zurich en 1250 au siège de 
L ucerne, dévoué au pape, m ais en 1251, ils conclurent 
la p a ix  ou une alliance am icale avec cette  v ille . La chute  
des H ohenstaufen  donna toute  liberté d ’action  aux  
K ibourg. H artm ann le Jeune d ev in t en 1250 le chef des 
possessions bourguignonnes de sa m aison . Berne su c
com ba contre lu i, m ais conclut en 1252 une alliance avec  
l ’évêque de Sion et prit com m e avoyer en 1253 le p u is
sant com te de B uchegg. L 'anti-roi G uillaum e confirma 
le 2 novem bre 1254 à E gm ont les droits et franchises de 
la v ille  ; c ’est le prem ier docum ent reconnaissant ses 
libertés im périales. En m ai 1255, les bourgeois et p a y 
sans de la B ourgogne, de Berne, de M orat et du H ash, 
m enacés dans leurs libertés im périales, se m irent, avec  
l ’assen tim en t du bailli im périal, sous la protection  de 
Pierre de Savoie, l ’ennem i de H artm ann . L ’acte  con
cernant M orat a seul été conservé. Pierre exigea en 
retour les revenus d ’em pire et se réserva de se faire 
in vestir  par l ’em pire des contrées sous sa protection . 
U ne garnison savoyarde occupa Berne en 1255 et 1256. 
Pierre b a ttit  H artm ann et au printem ps 1256 la paix  
fu t conclue. Le com te de Savoie séjourna alors à Berne.
A son nom  se ra ttach en t la construction  du p on t de 
N yd eck  et l ’exten sion  de la v ille  ju sq u ’à la tour des 
prisons. Ju stin ger nom m e Pierre le second fondateur  
de Berne. E n  1260, la v ille l ’aida dans sa guerre contre 
l ’évêque de Slop . L ’ex tin ction  de la branche m âle des 
K ibourg en 1264 m arqua pour la v ille  le début de son  
au ton om ie. Pierre de Savoie et R odolphe de H absbourg, 
les deux plus puissants princes de la région, se d ispu
tèren t cet héritage, de 1265 à 1267. Berne sou ten ait le 
prem ier, pour lequel elle a ttaq u a  les de M ontenach à 
B elp . Par la paix  de Löw enberg, R odolphe prit pied  
dans les environs, à Bargen e tà  Grasbourg. Peu a van t ou 
après la p a ix , Pierre libéra Berne de son protectorat. Il
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m ourut en 1268. L a v ille  conclut., le  9 septem bre 1268, 
av ec  son frère et successeur P hilip p e une alliance défen
siv e , qui ne to u ch a it pas à ses libertés im périales. Peu  
au p aravan t, les Bernois d ev a ien t avoir détru it le châ
teau im périal de N y d eck . R odolphe de H absbourg, 
don t les terres en velop p a ien t la  v ille , fu t un voisin  dan
gereux  ju sq u ’en 1273, où son  élection  au  trône fit de lui 
un am i de B erne. Les d ép u tés bernois lui prêtèrent 
h om m age à B âle, e t les 15 et 16 janvier 1274, il con
firma les franch ises im périales de la  cité et la Goldene 
H andveste  de 1218 qui a v a it  été fabriquée de to u tes  
pièces par B erne. —  V oir F .-E . W elti : Die Rechts
quellen des K ts . B e rn . I, in trodu ction . — Malgré toutes 
ses d ifficu ltés, l ’in terrègne fu t très av a n ta g eu x  pour 
B erne. L orsque le traité avec la Savoie arriva à échéance, 
la v ille  p ou rsu iv it sa p o litiq u e d ’allian ces, en 1275 avec  
le H ash , en 1276 avec  B ienne ; elle accorda la  bour
geo isie  au x  seigneurs de S ignau, en 1286 au cou ven t de 
T rub. Lors des lu tte s entre la  Savoie et les H absbourg, 
elle p rit p arti pour R odolphe et l ’assista  en 1283 d evan t 
P orrentruy et P ay  erne. M ais lorsqu'au 1285 il ex igea  
des v illes im périales un  im p ô t de 1 /-l0 sur la fortune, 
B erne, qui v en a it d ’être éprouvée par un incend ie, se 
tourna vers la S avoie. C ette dernière é ta it  à la tê te  d ’une  
a lliance des seigneurs bourguignons contre le roi. Berne 
fu t  cep en d an t abandonnée par eux et assiégée doux  
fo is par R odolphe en 1288, quoique sans résu lta t. 
Son fils réussit par contre en m a i 1289 à pénétrer par 
surprise dans la Schosshalde. D éfin itiv em en t b a ttu e , 
Berne du t se sou m ettre . (Voir dans la chronique de 
Strasbourg le m eilleur récit de ces évén em en ts.) Le roi 
R odolphe m ourut le 15 ju ille t 1291. Le 9 aoû t, Berne 
renouvelait avec  A m édée de Savoie une alliance défen-. 
siv e  va lab le ju sq u 'à  l ’élection  au trône, et recevait de 
lu i 2000 livres de d édom m agem ents. U ne alliance sem 
blable fu t conclue avec  son frère Louis de V aud, pour 
d ix  an s. Le nouveau  roi, A dolphe, confirm a les fran
chises de la v ille  en 1293 à Zurich et lui accorda le ju s  
de non evocando  ; il l ’au torisa , à l ’occasion de son acces
sion  au trône, à élire le juge crim inel et E nvoyer. La  
p rotection  de la S avoie cessa dès lors. Berne sortait de 
ces évén em en ts fortem en t en d ettée . La crise écono
m ique provoqua des troubles en 1294 : les Ju ifs furent 
pillés et chassés, puis les artisans su scitèren t un m o u v e
m en t con stitu tion n el ; ils d em andaient des corporations 
avec droits po litiq u es et la participation  au gou ver
n em en t. Le conflit prit fin sur un com prom is, qui fu t  
consigné dans la form ule de serm ent des Seize et des 
D eu x-L en ts, du 18 février 1294. La bourgeoisie fu t  
représentée par le Conseil des D eux-C ents, élu non par 
le peuple, m ais par une n ou velle  autorité  électorale, les 
Seize. Les corporations p olitiques é ta ien t in terd ites, 
les autres furent autorisées. (Le prem ier règ lem ent cor
poratif, celui des tisserands, date du 30 septem bre  
1307.) Le com prom is fu t une v icto ire de la  noblesse ; 
la suprém atie du peuple éta it écartée par le refus du 
v o te  populaire et des corporations. Q uoiqu’il n ’ex istâ t  
plus de différence légale entre la noblesse et la bourgeoisie, 
la prem ière gardait cependant son rang et son influence ; 
B erne resta it une v ille  aristocratique. Les « anciennes 
fonctions » furent probablem ent aussi in stitu ées en 
1294 : les bannerets (a ttestés en 1334), les conseillers 
secrets (1339), le secrétaire de v ille (1295), le greffier de 
ju stice  (1327), le grand sautier (1373). E n  1298, un 
bourgeois fu t la  prem ière fois avoyer  : K uno Munzer, 
dans la fam ille de qui cette  fonction  resta ju sq u ’en 1319. 
C’est p robab lem ent à ce tte  époque que le  Conseil des 
D eux-C ents en leva  d éfin itivem en t à l ’em pire le droit 
d ’élire l ’avoyer  ; il o b tin t aussi l ’élection du P e tit  Con
seil. L ’autonom ie de Berne éta it d evenue com plète. —  
V oir K . Geiser, dans F estsch rift von 1801. —  A. Zesiger : 
D as bernische Z u n ftw esen .

Les rapports entre B erne et Fribourg é ta ien t ten du s  
depuis 1288, car Fribourg a v a it été alors parm i les enne
m is de la v ille . Lors des lu tte s  de l ’em pire, Berne tin t  
parti pour A dolphe, Fribourg pour A lbert d ’A utriche. 
B erne s ’allia en 1294 avec  Soleure et gagna à son parti 
les com tes de H absbourg-L aufenbourg, Aarberg et 
K ibourg, ennem is de l ’A utriche, tandis que F’ribourg  
s ’un issa it à la nob lesse rom ande. Louis de Vaud se

sépara de Berne, la Savoie resta neutre. Par la  bata ille  
du 2 m ars 1298 au Jam m erta l près d 'O bcrw angen, Berne 
affirma d éfin itivem en t sa supériorité. —  Voir C hronica de 
Berno . — A n n a le s  deC o lm ar. —  Les Bernois em portèrent 
les p lus proches places fortes ennem ies, B rem garten  et 
B elp . Le baron U lrich von  M ontenach entra avec sa 
seigneurie de B elp  dans la  bourgeoisie bernoise. A vec  
lu i, la v ille  prenait pied pour la prem ière fois dans la 
cam pagne. C’est par M ontenach probab lem ent aussi 
q u ’elle acq u it les paroisses de B olligen , V echigen, 
S te tti en et Muri en P etite-B ou rgogn e, prem ier agran
d issem ent territorial de la v ille . La puissance des lan d 
graves a v a it pris fin.

6 .  L e  x i v e s i è c l e  est la période du dévelop p em en t de 
la v ille  de B erne, caractérisé par l'audace de la noblesse  
dirigeante, l ’esprit de sacrifice de la bourgeoisie, l'im 
m u tab ilité  de la con stitu tion , la  pau vreté de la  v ie  in te l
lectu e lle , l ’absence de fanatism e quelconque. Les cir
constances favorisèrent l ’agrandissem ent de sa p u is
sance. P lacée entre les H absbourg et la Savoie, elle ava it  
la certitud e que tous deux sou h aita ien t que personne  
ne s ’en em parât ; autour d ’elle il n ’y  a v a it  que de p etits  
barons sans chef, les débris de la  puissance déchue des 
landgraves. E lle  p ou rsu iv it un double bu t : acquérir 
des territoires et fonder une confédération  bourgui
gnonne. La création  de bourgeois externes d ev in t son  
m eilleur m oyen  d ’ex ten sio n . On com p ta  par m illiers 
au X I V e s. les bourgeois externes, nob les, libres et 
non-libres, qui d eva ien t le service m ilita ire et l ’im pôt. 
Par eu x , Berne eut raison de la noblesse territoriale et 
des lan d graves.

La v ille  é ta it  p leine de m éfiance envers A lbert I, 
q u o iqu ’il eût confirm é sa charte en novem bre 1298, 
m ais non les priv ilèges accordés par A dolphe. E lle  
s ’allia  en 1301 avec  l ’adm in istrateur des K ibourg, 
U lrich  vo n  Thorberg, et avec  Lau pen. U ne p a ix  stab le  
fu t conclue avec Fribourg le 7 avril 1308, A lbert prenait 
pied dans l ’O berland en 1306 par l ’ach at des terres des 
E schenbach , quand sa m ort, le 1 er m ai 1308, tranqu il
lisa  la v ille . Le 8 m ai, elle arracha la forêt du Forst au  
bailli im périal de B ourgogne, O tto de Strassberg. 
A vec l ’appui de ses alliés de B ourgogne, elle em 
pêcha les H absbourg, dans leurs désirs de ven gean ce, 
de s ’em parer des biens des B randis en E m m en th al, et 
les conserva au x  K ibourg. Le nouveau roi, H enri V II , 
confirm a à B âle en avril 1309 tou s les droits de Berne, 
ainsi que celui de n on  evocando. Il s ’arrêta dans la  v ille  
en 1309 et 1310, la  seconde fois pour préparer son exp é
d ition  de R om e. Pour trouver de l ’argent, il h yp oth éq u a  
le H ash  au x  barons d eW eissen b ou rg ,L au p en  à O tto n  de 
G randson, M orat et G rasbourg à la Savoie, le péage im 
périal au x  com tes de B uchegg. U ne troupe bernoise sem 
ble l ’avoir accom pagné en Ita lie . C ependant les H ab s
bourg d em euraien t le principal souci. Berne o b tin t en 
1311 que le com te H ugo von  B uchegg cédât ses droits 
de landgrave en P etite-B ou rgogn e au x  com tes H art
m ann et Eberhard von  K ibourg, bourgeois de la v ille . 
Par les accords de W illisau , du 1 er aoû t 1313, ces droits 
passèrent à Léopold  d ’A utriche, de qui les landgraves  
les reprirent en fief et à qui ils donnèrent les b iens des 
B randis. Les h om m es de la  P etite-B ou rgogn e prirent part 
à la b ata ille  de M orgarten avec H artm ann  et éprouvèrent 
de fortes pertes. (Voir l ’ob ituaire de F raubrunnen.) Le 
duc L éopold d ’A u triche fu t élu avou é du cou ven t d ’In- 
terlaken  en 1318 et acq u it en m êm e tem ps les droits des 
W âdensw il. Lors de la double élection  de 1314, Berne 
ne reconnut ni Frédéric d ’A u triche ni Louis de B avière  
et recom m anda la  n eu tra lité  à ses am is. C’est dans ce 
sens q u ’elle con clu t en 1318 une alliance de cinq ans 
avec Fribourg, M orat, B ienne et Soleure. Le duc L éo
pold ten ta  in u tilem en t pour ce fa it d ’assiéger Soleure en 
autom ne 1318. 400 Bernois v in ren t au secours de leur 
alliée (Justin ger). La ten sion  des relations extérieures 
causa la  retraite des M unzer qui s iégea ien t au g o u ver
n em en t depuis 1298. Jean  de B ubenberg le cadet su c
céda com m e avoyer à Lorenz M ünzer. La durée de cette  
fonction  fu t rédu ite à un an . La noblesse reprit la d irec
tion  des affaires. B erne s ’accorda avec  l ’A utriche et 
reconnut Frédéric, qui confirm a ses franchises en avril 
1322. Mais la guerre fratricide des K ibourg am ena
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bien tô t la  rupture. H artm ann tro u v a  de l ’appui au 
près de l ’A utriche, Eberhard auprès de Berne dont il 
a cq u it la  b ourgeoisie. Eberhard fit jeter  H artm ann  du 
h a u t du château  de T houne le 31 octobre 1322. Le duc 
L eopold crut pouvoir s ’adjuger son héritage, m ais 
Berne prit parti pour L ouis de Bavière qui lui confia  
la p rotection  des droits d ’Eberhard ; la  v ille conclu t au  
printem ps 1323 sa prem ière a lliance avec les W a ld stä t
ten  ( l’acte  m anq u e). Le 19 novem bre 1323, elle acheta  
d ’Eberhard la  v ille  et la  seigneurie de T houne pour 
3000 1b. et les lu i rem it en fief héréditaire m oyen nan t  
un in térêt annuel d ’un  m arc d ’argent et d ’une paire de 
gan ts do peau b lancs ; en 1324 Eberhard conclut une 
alliance de v in g t ans avec  Berne. La m êm e année, la  
v ille  acq u it l ’h y p oth èq u e de Perrod v o m  T hurn sur 
L aupen. Ce fu t le prem ier bailliage bernois. Les rap
ports a v ec  l ’A utriche se détendirent par la  m ort sub ite  
de Léopold en 1326. D e 1327 à 1331, la  v ille  fit partie de 
l ’a lliance des v illes rhénanes. B erne et Fribourg se brouil
lèrent à cause de la  région de la  Singine où des nobles  
fribourgeois possédaien t G rasbourg e t  G um m enen. La 
guerre de G um m enen, 1331-1333, ne fu t pas une v icto ire  
com plète de Berne sur Fribourg. Berne conclu t en été  1333  
une alliance de cinq ans av ec  les Suisses afin de pouvoir  
agir librem ent dans l ’O berland où les seigneurs de W eis
senbourg av a ien t acquis une puissance dangereuse. Ils 
posséd aien t le  S im m ental, les seigneuries de W eis- 
senau et U nspunnen , et le  H asli. Quand en 1334 les 
W âdensw il s'éteign iren t dans l ’O berland et que les 
B ernois occupèrent leur château  de M ulenen en garantie  
d ’h y p oth èq u e, la lu tte  éc la ta  entre eu x  et les W eissen- 
bourg et P eter  vo m  Thurn. Les Bernois prirent W im - 
m is, peu t-être  aussi U nsp u n n en , et la  p a ix  du 30 juin  
1334 leur donna le H asli qui d ev in t le p lus libre des pays  
su jets de B erne, avec  un im p ô t annuel de 50 lb . Les 
W eissenbourg furent liés par un  tra ité  de com bour- 
geoisie . Le cou ven t d ’In terlaken  acq u it la  seigneurie de 
W eissenau . U n autre p o in t d ’appui dans l ’O berland, 
la seigneurie de Spiez, fu t acqu ise en 1338 par Jean  de 
B ubenberg. Le 19 février 1336, le  com te R odolphe de 
N eu eh âtel-N id au , qui s ’é ta it  con stitué  une principauté  
entre le lac  de Mo rat et le H au en stein , conclut pour ses 
fils un tra ité  de com bourgeoisie avec Berne pour v in g t  
ans. Les progrès fa its par la  v ille  excitèren t l ’envie de 
ses ennem is. La nob lesse bourguignonne des deux la n 
gues se réunit à Fribourg, appuyée par l ’A utriche et 
l ’em pereur Louis de B avière à qui Berne n ’a v a it jam ais  
prêté hom m age. Comme il é ta it  excom m unié, Berne  
ten a it  le parti du pape. Il se form a ainsi deux groupes 
d ’ennem is : les w elsch es, a v ec  les com tes de N eu ch âtel, 
d ’A arberg-V alangin, de V aud, de G ruyère, le baron de 
Thurn et l ’évêque de L ausanne ; les A utrich iens avec  
les com tes Eberhard vo n  K ibourg, Pierre d ’Aarberg, 
R odolphe de N id au , Im er de Strassberg et l ’évêque  
de B âle. Fribourg reliait ces deux groupes. B erne, qui 
reconnut le  danger en 1338, se ravisa  sous l ’in fluence  
de Jean  de B ubenberg l ’aîné et le  curé D iebold  Basel- 
w ind et proposa une journée de m éd iation  le  24 avril à 
N eu en egg. M ais, l'in solence des adversaires d on t le but 
éta it  de détruire B erne a v a n t q u ’elle eût obtenu l ’h égé
m onie en B ourgogne, fit éclater la guerre au com m ence
m en t de 1339. Le com te A ym on de S avoie abandonna  
Berne à son sort, et ses com bourgeois rom ands se déro
bèrent. Seuls les W ald stä tten  v inrent à son secours. 
Gérard de V alangin  ouvrit les h ostilités et d évasta  le  
territoire bernois autour d ’Aarberg. B erne a v a it  occupé  
et fortifié  L aupen à tem p s. Le 10 ju in , ce tte  p e tite  v ille  
fu t in v estie  par l ’arm ée de la  nob lesse, qui ne p u t la  
prendre. L ’arm ée bernoise se rassem bla le  20 ju in , com 
prenant 900 hom m es des W ald stä tten . Le 21, elle par
ta it  pour Laupen (voir les art. L a u f e n , B u b e n b e r g , 
E r l a c h ) .  B ien que la  v icto ire  du 21 ju in  fû t  com 
p lète, la situ a tion  resta  indécise et une guerre d ’escar
m ouches s ’en su iv it. M orat, B ienne, Soleure, T houne et 
le  G uggisberg furent obligés de rom pre leur a lliance avec  
B erne. Les B ernois brûlèrent H u ttw ille  10 avril 1 3 4 0 ;ils 
furent v icto r ieu x  sous les m urs de Fribourg les 24 et 
27 avr., alors q u ’une te n ta t iv e  fribourgeoise contreB erne  
éch ou ait. Le G uggisberg fu t d év a sté . La reine A gnès  
s ’en trem it le 9 aoû t 1340 entre Berne et l ’A utriche avec

ses alliés ; chacun conserva ses p osition s, rien ne fu t ré
clam é pour les dom m ages réciproques. Berne conclu t le 
m êm e jour une p a ix  de cinq ans avec  Fribourg et la n o 
b lesse de langue française. L ’allian ce avec  F ribourg fut 
renouvelée en ju in  1 3 4 1  et le 2 février 1 3 4 2  Berne con
c lu t avec  l ’A utriche une a lliance de d ix  ans com portant  
l ’en gagem en t d ’aide réciproque. Les seigneurs de W eis
senbourg furent obligés d ’h y p oth éq u erW im m is et W eis
senbourg. E n  1 3 4 7  et 1 3 4 8 , B erne étouffa un sou lèvem en t  
des gens du cou ven t d ’In terlaken  sou ten u s par l ’Ob- 
w ald  ; la  v ille  ob tin t le droit de lever des h om m es sur 
les terres du cou v en t. La guerre eut ainsi pour effet 
d ’étab lir en B ourgogne la prépondérance bernoise. 
B erne reform a l ’alliance des v illes rom andes et conclut 
le 1 8  avril 1 3 4 5  un tra ité  de com bourgeoisie perpé
tu e lle  avec  Soleure.

En 1 3 4 5 ,  la v ille  s ’é ten d it ju sq u ’à la tour Saint- 
C hristophe, m ais elle s ’éta it fortem en t en d ettée , sp é
cia lem ent envers les B âlois. Le prem ier im p ôt extraor
d inaire sur la fortune (T elle =  taille) est m en tion n é en 
1 3 3 9 . Parm i les fond ation s p ieu ses, il fau t m entionner  
ju sq u ’au m ilieu  du X I V e s. : l ’h ôp ita l du h au t, fondé en 
1 2 3 3  par l ’ordre du Sa in t-E sp rit ; la  léproserie, vers la  
porte du bas, en 1 2 8 8  ; l ’hôp ita l du bas, en 1 3 0 7  ; l ’h ô 
p ita l, fondé en 1 3 5 4  par A nna Seiler. La p este  fit en 
1 3 4 8  ju sq u ’à 6 0  v ic tim es par jour.

Le nouveau  roi Charles IV  confirm a les ftan ch ises et 
les h yp oth èq u es im périales de B erne les 1 5  et 1 6  janvier
1 3 4 8 .  Il s ’arrêta dans la v ille  en 1 3 6 5 .  Berne et Fribourg  
entrèrent en guerre contre le  com te de G ruyère, en
1 3 4 9 ,  à la su ite  de l ’acqu isition  de la seigneurie de Man- 
nenberg dans le H au t-S im m en ta l par U lrich de B u 
benberg en 1 3 4 8 ,  et à la  su ite  de l ’a tte n ta t dont fu t  
v ic tim e la dam e de M aggenberg (M ontm acon). Les B er
n ois rem portèrent une v icto ire près de Trêm e et prirent 
L aubegg et M annenberg. Le 2 5  janvier 1 3 5 0 ,  la p a ix  fu t  
conclue entre Berne, Fribourg, A m édée V I de Savoie, 
les baronnes de V aud et l ’évêque de L ausanne ; elle 
assura la paix  à l ’O uest pour cinquante ans. E n  1 3 5 3  et 
1 3 5 4 , Berne fournit des secours à A m édée contre la  
France. A cette  brillante politiq u e extérieure s ’oppose  
la  chute de celui qui l ’a v a it d irigée, Jean  de B ubenberg, 
resté avoyer  sans in terruption  depuis 1 3 3 8 .  Il sem ble  
q u ’il fu t v ic tim e de la  ja lousie  des riches fam illes bour
geo ises. Il ne fu t pas confirm é dans ses fonction s à 
P âques 1 3 5 0  et fu t exclu  aussi du P e tit  Conseil dans 
les années su iv a n tes. A vec lu i furent élim inés du gou 
vern em en t ses am is personnels et la nob lesse ; le  p o u 
vo ir  passa  au x  principales fam illes bourgeoises : les von  
B alm , von  Seedorf, von  K rauchtal, v om  H olz, qui ne  
s ’adjoignirent q u ’un seul noble, le  v ieu x  P hilippe von  
K ien , qui, en 1 3 3 8 ,  ava it dû céder son  p oste  d ’avoyer  
à B ubenberg. La chute de ce dernier am ena une p é
riode de troubles dans la  bourgeoisie, qui dura tren te-  
cinq ans.

Le nouveau  gou vern em en t conserva la  m êm e p o li
tiq u e  extérieure, m a in tin t des relations am icales avec  
l ’A utriche à laquelle il en voya  du secours en 1 3 5 1  et 
1 3 5 2  d evan t Zurich ; il afferm it les relations avec  les 
W ald stä tten  par l ’alliance des 6  et 7 m ars 1 3 5 3 .  Celle-ci 
a v a it pour b u t de régler la  question  des secours réci
proques et de protéger l ’Oberland contre les m enées de  
l ’O bw ald, sans aller à l ’encontre des ob ligations envers  
l ’A utriche.

B erne éta it la prem ière cité de la B ourgogne qui en
trait dans la C onfédération. L ’im portance de ce fa it  
n ’apparut que plus tard , quand Berne fu t obligé de ser
vir de tra it d ’union  entre ses com bourgeois rom ands et 
ses confédérés a lém anniques. Pour le m om en t, ces der
niers n ’ava ien t pour elle q u ’une im portance secondaire  
—  E n 1 3 5 8  B erne prit pied dans le Seeland, en rece
v a n t en h yp oth èq u e la  v ille  et seigneurie d ’A arberg du  
com te P ierre I I . E n  1 3 6 5 , le  cou ven t de Frienisberg lui 
confia l ’ad m in istration  de ses terres. Sous le duc R od ol
phe IV , le danger autrichien reparut. Ce duc te n ta  con
tre Berne une politiq u e d ’encerclem ent ; il se fit nom m er  
landgrave de B ourgogne par Charles IV  en 1 3 5 8 ,  sépara  
Soleure de Berne en 1 3 5 9 ,  gagna la  Savoie en 1 3 6 0 ,  
chercha à reprendre A arberg et ach eta  en 1 3 6 3  aux  
K ibourg le reste  de leurs b iens : B erthoud, O ltingen et
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les droits sur T houne. L a coalition  de la guerre de L au
nen paraissait se reform er quand d ’heureuses circon
stances tirèrent Berne d ’em barras. L ’em pereur se 
brouilla avec R odolphe, qui abandonna su b item en t en 
autom ne 1363 ses projets en Suisse, se rendit au Tirol et 
renouvela le 2 7 septem bre 1363 son alliance avecB ern e.

La bourgeoisie n ’é ta it  pas con ten te  de ses n ou veau x  
m aîtres, qui abu sa ien t de leur pu issance pour s ’enrichir, 
entre autres P eter von  K rauch ta l, a voué d e Ru eggisberg. 
U n sou lèvem ent populaire renversa  ce gouvernem ent 
au printem ps 1364 sous le p rétex te  de v én a lité . La n o 
blesse et le  v ieu x  B ubenberg reprirent le pouvoir. Les 
fils de B ubenberg : Johann , U lrich et O tto lu i su ccé
dèrent dans ses fonctions d ’avoyer  ju sq u ’en 1393 et 
doublèrent ju sq u ’à cette  date l ’étendue des terres ber
noises. ,

Lorsque Charles IV  v isita  la v ille , en 1365, il con
firma le ju s  de n o n  evocando et accorda à Berne le droit 
de racheter les h yp oth èq u es im périales dans un  rayon de 
six  m illes, d ’exercer la  police dans un rayon de trois  
m illes. Les Bubenberg se tournèrent vers le  Seeland. 
Ils se querellèrent avec l ’évêque Jean , de B âle, au su jet 
de la  com bourgeoisie avec  B ienne. Le 2 novem bre 1367, 
des m archands bernois a yan t été arrêtés sur le m arché 
de cette  v ille , Berne déclara la guerre à l ’évêque le 
14 novem bre. B ienne fu t brûlé par les troupes de ce 
dernier. Les Bernois et les Soleurois m archèrent sur 
M ontier et B ellelay  sans obtenir de succès décisif. U n  
arm istice fu t conclu et un arbitrage condam na Berne 
en novem bre 1368 à payer 30 000 11. de dédom m age
m ent. Berne s ’y  refusa, m ais en 1376 à la su ite  d ’un 
nouvel arbitrage, l ’évêque reçut 3000 fi. Cette guerre 
conduisit à la  conjuration dite de Geltenhals de 1368. la 
plus grave m enace que su b it le gouvernem ent aristocra
tique bernois. C’éta it la dem ande form ulée par les arti
sans d ’être groupés en corporations politiques et d ’avoir 
une participation au gouvernem ent. U ne partie des 
D eux-C ents éta it avec eu x . La conjuration  fu t réprim ée 
avec énergie.

Le 15 ju illet 1375, Berne racheta  des K ibourg le fief 
de Thoune pour 20 100 il. La som m e fu t trouvée par 
un em prunt à Bâle et un im pôt extraordinaire sur la 
fortune (TelleJ. Peu après eut lieu  l'in vasion  des A n
glais de Coucy (voir C o u c y ) .  Berne acheta  défini
tivem en t Aarberg en 1377 et acqu it en 1380 les droits 
de seigneurie sur les terres du cou ven t de Frienisberg. 
Par contre, les K ibourg, héritiers de la fam ille de Nidau  
étein te en 1375 lors de la guerre des A nglais, vendirent  
en 1379 Büren, B alm , A ltreu , N idau et le landgraviat  
de la Bourgogne de l ’Aar à Léopold III  d ’A utriche et à 
Fribourg.

La guerre de B erthoud, au com m encem ent de 1383, 
perm it à Berne de donner le coup de grâce au x  K ibourg, 
qui, peu auparavant, a va ien t ten té  vain em en t de s ’a t 
taquer à Soleure. Berne se servit pour la prem ière fois de 
canons, q u ’elle em prunta à Lucerne et à la com tesse de 
N euchâtel. Quand les ch âteau x  de Friesenberg, Grim
m enstein et Trachselw ald, appartenant à des m inis- 
tériaux des K ibourg, eurent été détru its, Berne m it le 
siège devant B erthoud à fin m ars. Les Confédérés et les 
Savoyards envoyèrent un con tingent de 6000 hom m es. 
Le com te B erthold  défendait la  v ille , e t, vers la m i-m ai, 
probablem ent après une a ttaq u e in fructueuse, le siège  
fut levé. Le dernier succès bernois fu t la prise de Grii- 
nenberg. Léopold II I  et les Confédérés, ces derniers pen
chant p lutôt en faveur des K ibourg, s ’in terposèrent et 
négocièrent la  p a ix . Le 5 avril 1384, les K ibourg v en 
dirent Berthoud et T houne au x  Bernois pour 37 800 il., 
somme dont les 20 100 il. déjà payés pour Thoune fu 
rent déduits. La p a ix  conclue le 7 avril entre Berne, 
Soleure et les K ibourg éta it un arrêt de m ort pour la  
politique de ces derniers. Ils d evinrent bourgeois de 
Laupen, par déférence pour Fribourg et ne purent dès 
lors entreprendre aucune guerre sans l ’autorisation  des 
deux villes. —  Voir F .-E . W elti : D ie S tad trechnungen  
von B ern  aus den Ja h ren  1375-1384. —  H . Türler : 
Die R echnung  über den savoyischen H ü lfszu g  von 13S3. 
De cette guerre data  une nou velle  orientation  de 
la politique bernoise, des relations plus étroites avec la 
Savoie, avec la q u e lle  Berne s ’allia  le 4 avril 1384. La

v ille  fu t en froid avec  les Confédérés et l ’on s ’aperçut 
pour la  prem ière fois que les aspirations de Berne en 
B ourgogne ne correspondaient pas avec celles des Con
fédérés.

U ne autre conséquence de la guerre fu t le sou lèvem ent 
populaire de 1384. La bourgeoisie éta it  poussée par le 
b esoin , irritée de l ’in troduction  en 1375 du B ö sp fe n n ig  
(im pôt sur le v in ), d ’un n ou vel im pôt extraordinaire et 
de l ’ajournem ent de la  p a ix . Le Grand Conseil, qui la 
représentait, n ’éta it q u ’un in stru m ent au x  m ains du 
P e tit  Conseil, et ce dernier éta it soupçonné d ’in te lli
gences avec  l'ennem i. Lors de l ’assem blée extraordi
naire au cou ven t des dom inicains, le 25 février 1384, le 
P e tit  Conseil fu t déposé à l ’excep tion  de quatre m em bres 
et de l'avoyer O tto de B ubenberg. Une résolution  du 
m êm e jour dem andait : le renouvellem ent annuel des 
fonctionnaires, des assem blées régulières de la  com m u
n a u té , la  ratification  des élections par ces assem blées, 
un Grand Conseil form é un iquem ent d ’artisans. La 
souvera ineté eû t ainsi été dévolue au peuple, m ais ce 
succès apparent n ’eut pas de lendem ain . Les assem 
blées de com m unauté disparurent ju sq u ’à la R éform a
tio n , le renouvellem ent régulier des fonctionnaires ne se 
fit pas et le gouvernem ent aristocratique fu t assuré 
pour des siècles.

La guerre de Sem pach surprit Berne. Sa rupture avec  
Fribourg et l ’A utriche éta it in év itab le , m ais le m om ent 
choisi par Lucerne éta it fâcheux  pour elle. E lle ava it  
participé aux ten ta tiv es  de conciliation  de Zurich en 
février 1386, sans q u ’on sache dans quel esprit. L ’ar
m istice qui dura ju sq u ’au 2 ju ille t lui perm it de se pré
parer. R odolphe d ’A arbourg m it le château  deS im m en- 
egg à sa d isposition . En ju in  arrivèrent les appels des 
Confédérés ; le 25, un  appel pressant et d irect de Zurich. 
C onsidérant ses propres difficultés, Berne ne répondit 
pas. D epuis d ix  ans, la v ille éta it excédée par les guerres 
et les achats et ava it souffert de trois incendies de 1380 
à 1383. Fribourg m enaçait dans le Seeland et le Sim- 
m en tal, où elle ava it acquis M annenberg et L aubegg ; 
l'A utriche et ses v assau x  l ’entouraient au Nord et à 
l ’E st. Malgré cela, Berne éta it tenue de fournir du se 
cours en vertu  de l ’alliance de 1353, q u ’il s ’ag ît d ’une 
guerre offensive ou défensive. Après Sem pach, les Ber
nois ravagèrent le V al-de-R uz pour punir Maliaud d ’A ar
berg qui a v a it renoncé à la  com bourgeoisie; ils firent de 
m êm e à W illisau et au château de H asenbourg qui lui 
appartenaient ; ils prirent à Pierre de Thorberg les 
château x  de Thorberg et K oppigen  et déclarèrent la 
guerre à Fribourg le 11 aoû t. M annenberg et Laubegg  
leur prêtèrent serm ent le  28 août. Berne ne rom pit pas 
avec l ’A utriche ; le  28 septem bre, elle conclut un arm is
tice  avec Fribourg, ju sq u ’au 2 février 1387. Les Confé
dérés en firent a u tan t avec l ’A utriche le  12 octobre. 
Cet arm istice, prolongé ju sq u ’au 2 février 1388, fut 
su iv i de la reprise des h o stilités . Enguerrand de Coucy 
a vait ob tenu  entre tem ps de l ’A utriche, en échange de 
m ercenaires, N idau , Buren, W angen et W iedlisbach, 
qu'il a v a it occupés. Buren fu t détru it et brûlé par Berne 
le  5 avril 1388. F in  avril, les Bernois envoyèrent un 
con tingent au x  Confédérés d evan t R appersw il. Le 
5 m ai, ils m irent avec Soleure le siège d evan t N idau, 
que la  fam ine força à se rendre en ju in . Fribourg et 
Berne entreprirent des incursions l ’un contre l ’autre en 
ju ille t et en août, et les récoltes furent détru ites. En  
janvier 1389, B erne entreprit une cam pagne contre  
l ’A utriche, ju sq u ’à Brugg et dans le F ricktal. La paix  
du 1er avril 1389 lu i donna : M annenberg, Laubegg, 
U nterseen , O berhofen, B alm , U nspunnen , N idau avec  
la h au te jurid iction  sur la m ontagne de D iesse, Gléresse, 
R ouanne et le protectorat sur l ’île de Saint-Pierre, la 
seigneurie de Büren dont la  partie situ ée  sur la rive  
Nord de l ’Aar échut en partie à Soleure Les prétentions  
de Fribourg sur le Seeland furent écartées par un arbi
trage de 1395. Le résu ltat le plus rem arquable de la 
guerre fu t l ’exclusion  de l ’A utriche de la  Bourgogne. 
N eu vev ille  d ev in t com bourgeoise de Berne en 1388 ; 
des tra ités d ’am itié furent conclus avec les com tes 
T hiébaud de N euchâtel-B ourgogne et avec le com te  
E tien n e de M ontbéliard. Les acquisitions territoriales 
de 1389 firent passer, en fa it, le pouvoir des landgraves

)
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de K ibourg à Berne. Après la guerre, la d ette  de la v ille  
se m on ta  à 60 000 11., so it le sep tièm e de la fortune  
to ta le  de B erne. C ette d ette  fu t rap idem ent éte in te . U n  
im p ô t annuel extraordinaire sur la fortune de 2 % % 
fu t lev é  de 1380 à 1393 sur les bourgeois et les bour
geois externes, puis le B ö sp fe n n ig  fu t réin trod u it. La 
ville, fit cep en d an t de nou velles acq u isition s territoriales. 
S im m enegg 1391, S ignau 1399, F rutigen  1400. E lle se 
consacra aussi à des œ uvres d ’u tilité  pub lique : am enée  

» d ’eau potab le et p a vages de routes en 1399. Le X I V e s. 
^transform a Berne en un É ta t, le p lus p u issant de l ’an- 
ÿ c ien n c  B ourgogne.

B ib lio g r a p h e rdes X I I I e et X I V ° s .  —  F R B .  —  P . H o
fer : N och  e in m a l der N a m e  B ern , dans B B G  111. —  
F . V etter  : U nd  noch e in m a l « B ern  » ist D eutsch- Verona, 
dans B B G  IV . —  W a tten w y l : Gesch. der S ta d t... B ern . 
—  E . H cyck  : Gesch. der Herzoge von Z ä h rin g en . —
F .-E . W elti : D ie R echtsquellen des K ts . B e rn  I . -— E . von  
R o d t: B e rn  im  X I I I .  u n d  X I V .  Ja h rh .  —  G. Stud  er : 
S tu d ie n  über J u s tin g e r , dans A H  V B  V , V I. —  K . Brun : 
Gesch. der Grafen von K y b u r g  bis 1264. —  J .-L . W urs- 

tem berger : Peter I I . .  G ra f von Sa vo yen . —  G. Tobler : 
Z u r  Gesch. der J u d e n  im  a lten  B ern , da n s A H  V B  X I I . —  
A . Zesiger : D ie E rw e rb u n g  von T h u n  durch die B erner, 
dans B B  G V II . —  K . G eiser : D er B u n d  der S ta d t B ern  
m it  den W a ldstä tten , dans B T  1891. —  R . Dürrer : D ie  
F reih erren  von B in ggenberg , dans J S  G X X I . —  Gh. Le 
Fort. : U n traité  d ’a lliance au quatorzièm e siècle, dans 
M D R  X X X V . —  F .-E . W elti : D ie S tad trechnungen  
v o n  B e rn ... 1375-1384. —  H . Türler : D ie R ech n u n g  
über den savoyischen  H ü lfs z u g  im  B u rg d o rferkrieg , dans 
A H V B  X V . —  E . L ü th i : B ern s S te llu n g  im  Sem - 
p acherkrieg . —  F .-E .W elti : B em erk u n g en  zu  E . L ü th is  : 
B erns S te llu n g ..., dans B B  G V . —  W . H adorn  : D ie B e 
zie h u n g en  zw ischen  B e rn  u n d  S a vo yen  bis 13S4, dans 
A H V B  X V .

7. X V e siè c l e . Les n ouvelles tâches de Berne éta ien t 
l ’ex ten sion  et l ’organisation  de son territoire, puis l ’ad 
m ission  de ses alliés en B ourgogne dans la  Confédération. 
L ’exten sion  fu t su rtou t réalisée par la  création de bour
geois externes. D ’après les registres d ’im pôt, il n 'y  ava it 
presque pas un village dans la  région de l ’Aar où il 
n ’ex istâ t quelques bourgeois externes astrein ts à l'im pôt 
e t  au service m ilitaire. Les n ou veau x  bourgeois furent : 
en  1401, G uillaum e de V alangin ; en 1403, G essenay et 
C hâteau-d’Œ x; le 23 avril 1406, le com te de N eu ch âtel;  
le 24 avril, la  v ille  et le chapitre de N eu ch âtel. E n  vertu  
de la  com bourgeoisie, Berne éta it in stitu ée  arbitre des 
litiges entre le com te et la v ille de N eu ch âtel. En  
1407 furent reçus com bourgeois les villes et seigneurs 
d ’Argo v ie avec le consentem ent de leurs seigneuries ; de 
ce fa it, l ’A utriche reconnaissait la s itu ation  de Berne. 
Lors du renouvellem ent de l ’alliance avec  Fribourg, en 
1403, celu i-ci fu t astrein t à prêter secours au x  Confé
dérés. Le 14 mai 1405 éclata  le plus grand incendie de 
Berne ; com m e A lbert de B on stetten  le d it plus tard , la 
ville fu t rebâtie plus belle. La liqu idation  des terres des 
K ibourg eut lieu  en 1406. Berne acqu it ce qui leur resta it 
des pouvoirs de landgraves en P etite-B ourgogne, et 
racheta  en 1407 des Grunenberg l ’hyp oth èq u e grevant 
le bailliage de W angen. Berne et Solerne s ’assurèrent la 
m êm e année les droits h ypothécaires sur B ipp, W iedlis- 
bach et Erlinsbourg, territoire q u ’ils adm inistrèrent en 
com m un dès 1413 et se partagèrent en 1466. Berne 
ach eta  aussi en 1408 la seigneurie de Sum isw ald avec  
L angnau et H u ttw il. U ne difficulté surgit en 1410 avec  
la Savoie au su jet d ’O ltigen ; c ’est d ’alors que date la 
prem ière ordonnance de guerre bernoise qui nous so it 
connue. Le conflit fu t apaisé par un  arbitrage et Berne 
ach eta  O ltigen en 1412.

Les relations avec  l'em pire se ranim èrent occasion
nellem ent. Le roi S igism ond, qui a v a it  confirm é les 
libertés de Berne en 1413, v is ita  la  v ille du 3 au 5 ju ille t  
1414 et fu t  m agnifiquem ent reçu. Par l ’acte im portant 
du 23 m ars 1415, qui couronna toutes les concessions 
im périales précédentes, il accorda à Berne le droit de 
lever  des im pôts sur ses su jets, de les astreindre à servir 
et d ’exercer sur eux sa jurid iction . Il confirm ait ainsi 
le pouvoir de landgrave acquis par la v ille  et lu i confé
rait la souveraineté effective sur tou tes ses terres. De

g tou s ces droits, Berne exerça su rtou t celui de lever la 
troupe et chercha à sou m ettre ses su jets à l ’im p ôt sur la 
fortune (T e lle )  et au B ö sp fe n n ig . La d iv ision  adm inis- 

i t rati ve du pays se fit vers 1409. Le plus ancien territoire, 
; les quatre paroisses de Muri, B olligen , S te ttlen  et V ertil

gen  dépendaient do la juridiction  de la v ille . L ’Oberland 
ava it son organisation propre. Le reste form a quatre  
juridictions : à gauche de l ’Aar : Seftigen  et N euenegg, 
plus tard Sternenberg ; à droite de l ’Aar : K oholfingen  
et Zollikofen ; de cette  dernière dépendaient aussi les 
seigneuries soleuroises de B uchegg et B alm . A  la  tê te  de 

I chaque jurid iction  éta it un banneret (V e n n e r ) .  Leurs 
com pétences é ta ien t très d iversem ent lim itées par les 
droits de p etites  seigneuries ou des bailliages particu 
liers com m e Laupen, A arberg et par l ’autonom ie des 
p etites villes de la cam pagne. La plus grande variété  
régnait dans les coutum es et dans les droits des diverses 
loca lités. —  Voir Th. F lick er : Tivingherrenstreit.

A vec la conquête de l'A rg o v ie  en 1415, Berne sortit 
pour la prem ière fois de la B ourgogne. D ans les années 
su ivan tes, elle s ’assura la route de l ’A rgovie par un  
tra ité  de com bourgeoisie avec Sain t-U rbain . Elle acquit 
L andshut, les avoueries de Fraubrunnen, K irchberg  
et A arw angen. A l ’occasion du concile de C onstance, le 
pape M artin Y v isita  Berne du 24 m ai au 3 ju in  1418 et 
y  fu t brillam m ent reçu.

8 .  T r o u b l e s  d a n s  l e  V a l a i s . Lucerne, Uri, U n ter
w ald conclurent en 1416-1417 un  traité de com bour
geoisie avec  les d izains supérieurs, concernant aussi 
l ’E schental, au su jet duquel les cantons prim itifs éta ien t 
en guerre avec la  Savoie ; leurs relations avec  Berne 
s ’é ta ien t ten du es en m êm e tem p s, cette  v ille  refusant de 
renoncer à ses relations am icales avec  la  Savoie. D es in 
qu iétudes se m anifestèren t dans la v ille au su jet de 1 0 -  
berland. Les Y alaisans a yan t en 1417 chassé Guichard de 
R arognc, bourgeois externe de Berne et rejeté un  arbi
trage im partia l, Berne leur déclara la guerre en 1418. 
Sion fu t incendié par les O berlandais. La sentence d ’un  
tribunal arbitral à Zurich, qui condam nait les Y alaisans, 
fu t rejetée par eux. Berne fit appel alors à tous les cantons. 
Uri et U nterw ald  se dérobèrent par haine de Berne et de 
la Savoie. Schw yz se décida pour Berne ; Zurich aussi 
en principe, m ais cette  v ille v o u lu t év iter  la guerre 
civ ile. La p olitique franchem ent suisse de Zurich réus
sit, et les trois cantons prim itifs restèrent neutres. En 
aoû t 1419 eut lieu  le com bat du L ctschenpass, et le 
1 er octobre la grande exp éd ition  à U lrichen . Les Ber
nois passèrent le Grimsel avec 13 000 hom m es parm i 
lesquels des alliés rom ands et des S chw yzois. L ’avant- 
garde fu t surprise à U lrichen ; le  3 octobre la  troupe se 
retira à cause des chutes de neige et du m anque de 
vivres ; une autre incursion  a v a it  lieu  en m êm e tem ps 
par le Sanetsch . Berne prépara une seconde expéd ition , 
mais le duc de Savoie, l ’archevêque de T arentaise et 
l ’évêque de L ausanne m irent fin au conflit par un ar
bitrage, qui condam na le 7 février 1420 les Y alaisans à 
payer les in d em n ités à Berne et à G uichard. Les deux  
parties acceptèrent cette  so lu tion . —  Voir E . H auser : 
Gesch. der F reiherren  von R aron.

La conquête de l ’A rgovie ava it rapproché Berne des 
Confédérés, m ais la p o litiq u e u ltram onta ine des W ald
stä tten , q u ’elle n 'a v a it jam ais approuvée, l ’en sépara de 
nouveau. Berne ne co m b attit pas à Arbedo en 1422, m ais 
en novem bre 1425, elle en voya  un secours de 2500 h om 
m es au x  Schw yzois d evan t D om o d ’Ossola, ce qui réta
b lit les bonnes relations. E lle serv it d ’interm édiaire  
pour la  paix  avec Milan en 1426. U n désaccord survint 
avec Lucerne lorsqu ’on 1420 Berne acheta  Schangnau, 
qui dépendait du com té de W olhusen . En 1423, Berne et 
Fribourg achetèrent la  seigneurie de Grasbourg avec  
G uggisberg à A m édée V III  de Savoie. Berne rapprocha  
en 1424 le duc des Confédérés et sortit ainsi de sa situ a 
tio n  am bigu ë. R u d olf H ofm eister fu t avoyer de la ville  
de 1418 à 1446 sans interruption . P en dan t cette  p é
riode, deux m onum ents furent élevés à la  grandeur de 
Berne : en 1420 le Conseil chargea Justinger d ’écrire la 
chronique officielle de la v ille , et décida la  construction  
de la collégiale.

9. L a g u e r r e  d e  Z u r i c h . Berne penchait p lu tôt en 
faveur de Schw yz dans son dém êlé avec Zurich au sujet
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de Sargans, à cause de ses relations plus étroites avec ce 
can ton , et par ja lousie envers Zurich. Berne avança à 
Schw yz l ’argent nécessaire à l ’achat de Sargans, au  
m épris de la com bourgeoisie que cette  v ille  a v a it avec  
Zurich. La senten ce du Conseil bernois, du 29 novem bre  
1438, donnait raison à Schw yz q uant au fond et ne re
connaissait que la  com bourgeoisie de Zurich et Sargans. 
Berne v o u lu t la guerre de 1440, m algré la  résistance de 
ses alliés rom ands. Le Conseil donna l ’ordre de m obiliser  
le 29 octobre ; Schw yz en voya  la  déclaration  de guerre 
à Zurich le 2 novem bre. H enri de B ubenberg présida  
les négociations d e là  p a ix  qui fu t trouvée trop dure par 
Zurich ; celle-ci s ’allia  à l ’A utriche en 1442. Le roi Fré
déric III  éta n t arrivé à Zurich, les envoyés bernois lu i 
dem andèrent la  confirm ation de leurs libertés, m ais il 
réclam a au  préalable la restitu tion  de l ’Argo v ie . Sa 
v isite  à Berne le  6 octobre ne m odifia  pas ses exigences. 
La situ a tion  s'annonçait grave pour la  v ille  : l ’A rgovie  
éta it  m enacée, la  France et la  B ourgogne entraient en 
scène, travaillées par l ’A utriche. La S avoie resta fidèle  
et retin t la Bourgogne, en sorte que le  duc P hilippe se 
déclara neutre le 17 ju ille t 1443. La France ne se pro
nonça pas. D ans ces con d ition s, Berne eût préféré con
clure un arrangem ent, m ais les Confédérés p rovoquè
rent la guerre par la prise des fortification s du H irzel. 
Berne rom pit alors aussi avec Zurich, les 27 et 28 mai 
1443, pour aider aux p etits cantons, et entreprit en ju in  
une exp éd ition  ju sq u ’à la  G latt. Les Bernois n ’assis
tèrent pas à Sa in t-Jaques sur la  Sihl ; ils assiégèrent 
in u tilem en t Laufenbourg. Après un court arm istice, les 
h ostilités reprirent au printem ps 1444. Les Bernois par
ticipèren t en m ai au siège de G reifensee et furent en 
ju in  durant plusieurs sem aines d evan t Zurich. R echberg, 
com m andant de ce tte  v ille , s ’acqu it la com plicité de 
H ans von  F alkenste in , seigneur de Farnsbourg et de 
son  frère T hom as, tou s deux bourgeois de B erne com m e  
leur grand-père. Ils surprirent Brugg, dont R echberg  
vou la it se faire un p oin t d ’appui, e t furent assiégés  
dans leur château .

A  fin ju ille t, la prem ière nouvelle  de l ’arrivée des Ar
m agnacs p arvin t à Berne. B ale appela  à l ’aide, m ais 
B erne ava it ses troupes d evan t Zurich et Farnsbourg, 
et l'on  ne sa it en quelle m esure elles participèrent à 
S ain t-Jaques sur la Birse. U ne levée  générale fu t décré
tée , m ais la cam pagne éta it lasse et le Conseil n ’osait pas 
punir les déserteurs. Les forces principales se réunirent 
en A rgovie et les Bernois furent appelés à traiter avec  
le D auphin  à B âle et E nsisheim  ; au nom  des Confédé
rés, ils conclurent avec la France le 21 octobre une p a ix  
qui ouvrait une longue ère de relations am icales entre 
eux et ce p ays. Le prem ier am bassadeur français éta it  
Gabriel de B ernes, qui v in t  à Berne avec le  tra ité  de 
p aix  que la v ille signa au nom  de tous les Confédérés. 
Pour la prem ière fois, cette  cité form ait le centre de la  
Suisse, le tra it d ’union entre les terres de langue fran
çaise et les cantons allem ands. Berne et la  Savoie con
clurent le 9 ju in  1446 un arm istice avec  l ’A utriche, et 
la  p a ix  fu t signée en 1450.

Un sou lèvem en t a v a it éclaté dans l'O berland, durant 
la guerre, causé par la haine des su jets du cou ven t d 'In
terlaken contre ce dernier, e t leur aversion pour les 
guerres m ultip liées. U ne sentence des Confédérés, du 
23 avril 1445, prononça en faveur du cou ven t ; le 2 mai 
les gens du cou ven t conclurent à Æ schi le B öser B u n d  
avec le G essenay, le S im m ental, Æ schi et U nterseen  
afin de se séparer de Berne. C ette v ille  en appela aux  
Confédérés qui cassèrent cette  alliance le 28 août 1446. 
Les difficultés avec G essenay durèrent ju sq u ’en 1451. —  
Voir G. Æ bersold  : S tu d ie n  zu r  Gesch. der L andscha ft 
S aanen .

U ne autre conséquence de la ' guerre fu t la  rupture 
avec Fribourg qui s ’éta it aussi brouillée avec la Savoie. 
Berne et le V alais firent alliance avec  cette  dernière le 
31 août 1446 et la guerre écla ta  à la fin de 1447 malgré 
l ’opposition  du peuple bernois. Des razzias furent entre- 
priseê des deux côtés. Berne s ’em para du bailliage de 
Grasbourg. Les Fribourgeois surprirent Grasbourg le 28 
mars 1448, m ais ils furent b a ttu s par les Bernois. La 
p aix  du 16 ju ille t 1448 fu t dure pour Fribourg. Berne et 
la Savoie, qui tous deux con voita ien t la v ille , s ’enga

gèrent par un accord de 1450 à ne pas em piéter sur 
leurs droits réciproques. Le duc rom pit le  traité  en 1452 
et accepta  l ’hom m age des Fribourgeois. L ’ind ignation  
de Berne fu t étouffée par un  arbitrage des Confédérés, 
du 18 décem bre 1452 ; 15 000 il. lu i furent prom is, m ais 
le désaccord régna dès lors avec  la  Savoie. B erne chercha  
à gagner Fribourg par la  bonté ; elle renouvela  son  
traité  de com bourgeoisie et l ’ad m it au bailliage de 
Grasbourg. E n  1467, lorsque la  frontière fu t délim itée, 
G üm m enen d ev in t bernois.

D ans la  seconde m oitié  du siècle, Berne se d éveloppa  
beaucoup au p oin t de vu e de la culture générale. D ans 
bien des dom aines l ’ancienne sim p licité  d isparut. D es 
m odes rom andes s ’in trodu isiren t. D e v ieilles trad ition s  
bernoises se perdirent. Les horizons s ’élargirent, e t, 
pour la prem ière fo is, se m anifestèren t des go û ts l it t é 
raires. D e nou velles fam illes s ’élevèrent ; les nobles de 
M ülinen, vo m  Stein , H allw yl et B o n stetten  devinrent 
bourgeois ; les fam illes de m archands des D iesbach, M at
ter, Schöpfer, Zigerli (R ingoltingen) furent élevées à la  
noblesse. La noblesse l ’em portait au P e tit  Conseil et dé
ten a it exclu sivem en t les fonction s d ’avoyer . Le Grand 
Conseil appartenait au x  artisans ; il com p ta it environ  
400 m em bres, so it un père de fam ille  sur quatre.

D ans la  cam pagne, on chercha à supprim er les d iffé
rences entre su jets. Le gouvernem ent la issa it tom ber  
l ’in stitu tion  des bourgeois extern es, qui a v a it  fa it son  
tem p s, et com m ença à affranchir les serfs. U n grand pas  
fu t fa it en 1468, quand les hom m es ta n t libres que non- 
libres furent appelés à prêter serm ent de fidélité . E n  des 
occasions im portantes, le gouvernem ent con su lta  le  
peuple, la prem ière fois en 1449 au su jet d ’un  n ou vel 
im pôt, le W ochenangster. Les p etites  seigneuries éta ien t 
un obstacle à l'u n ité . Tous les seigneurs av a ien t acquis 
une série de droits seigneuriaux, ce qui ava it am ené  
de la  confusion dans les com pétences juridiques. Le 
droit contunder d ’alors, la  G schrift, ne suffisait p lus. —  
Voir E .v o n  W a tten w yl : Ueber das ö ffentliche Recht der 
L a n dscha ft K le in b u rg u n d , dans A S G  X I I I . Le boucher  
P eter K istler, avoyer , provoqua l ’affaire des « seigneurs 
justiciers », le  T w ingherrenstreit (voir cet art.).

D iverses questions de politiq u e extérieure resta ien t  
pendantes après la guerre de Zurich. L ’A utriche ne  
renonçait pas à l ’A rgovie et dem eurait une source d ’in 
qu iétudes quoique Berne cherchât à rentrer en bonnes 
relations avec elle et ne prit aucune part au x  entreprises  
des Confédérés contre R appersw il e t en T hurgovie, ex 
cep té  d evant D iessenhofen . D ans la  Suisse occidentale, 
Berne conservait sa prépondérance. E lle recherchait 
l ’am itié de la  France depuis Sa in t-Jaques sur la  Birse 
et négocia le prem ier accord entre la  France et la  Suisse, 
du 8 novem bre 1452. E lle écarta une m enace de Louis 
X I contre la Savoie. E n 1465, Berne déclina des ou 
vertures bourguignonnes et reprit les relations avec la  
France par l'am bassadeur' N iklaus von  D iesbach . Les 
avances de la  B ourgogne furent partiellem en t accueillies  
en 1467 ; un traité  d ’am itié fu t signé le  22 m ai, dans 
lequel furent com pris Zurich, Solerne et Fribourg. 
Les autres cantons a va ien t une profonde aversion pour 
cette  expansion  à l ’O uest.

Le danger autrich ien  entra dans une phase aiguë  
lorsque Soleure eut attiré Berne dans l ’alliance avec  
M ulhouse, ce qui irrita l ’A utriche sans m otif. La guerre 
m enaça en 1467 à cause de Schaffhouse qui fu t protégé  
par des troupes bernoises. M ulhouse entra en cam pagne  
en 1468 et fu t assiégé par la noblesse autr ich ienne. Les 
Confédérés firent en juin  et ju ille t une cruelle et inutile  
exp éd ition  dans le Sundgau. A leur retour, M ulhouse 
fu t de nouveau  assiégée. Les Bernois rentrèrent chez  
eux, les Confédérés n ’ayan t aucun plan arrêté, m ais à la  
nouvelle  du siège de W aldshut, ils rentrèrent en cam 
pagne. Leur in tention  éta it d ’entrer dans le Friclctal 
et la F orêt-N oire pour couvrir l ’A rgovie, m ais la  p a ix  de 
W aldshut, du 27 août 1468, leur causa une am ère dé
ception . —  Le traité  de Saint-O m er conclu par Louis X I  
effraya Berne. L’A rgovie parut plus m enacée que 
jam ais. D iesbach rapporta de son am bassade en France  
des propositions d ’alliance que Berne accepta . L ’am itié  
de Louis X I apparaissait com m e l ’ancre du sa lu t en 
présence du danger bourguignon. E ntre tem ps eurent
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lieu les agissem ents du bailli H agenbach . U ne m ission  
d ’Adrien de B ubenberg auprès de G harles-le-Tém éraire, 
en avril 1470, resta  sans succès. L ’alliance d éfensive avec  
la France fu t alors acceptée par tous les cantons. Les 
premières pensions françaises furent d istribuées à Berne 
en 1471.

1 0 . L e s  g u e r r e s  d e  B o u r g o g n e  T o u s  les actes de 
Charles furent dès lors in terprétés dans u n  sens belli
queux. Berne rechercha l ’am itié  des H absbourg. Buben- 
berg en juin  1 4 7 3 , puis D iesbach  en autom ne se rendirent 
auprès de l ’em pereur, tou s d eu x  sans résu ltat. Schar- 
nachtal et W abern se présentèrent en janvier 1474 à 
Charles, à E nsisheim  ; il les reçut gracieusem ent, m ais 
ne vou lu t rien changer en A lsace. L ’influence de D ies
bach, partisan aveugle de Louis X I , d ev in t alors pré
pondérante. Grâce à lu i, le roi ob tin t que Sigism ond re
nonçât aussi pour ses descendants à l ’Argo vie qui fu t  
ainsi défin itivem ent assurée à B erne. La guerre fu t con
certée avec Louis X I et au retour de D iesbach, Berne en
treprit d ’y  décider la  Suisse. D iesbach  y  p arvin t ; seul B u
benberg reconnut la  duplicité des Français, se persuada  
des sentim ents pacifiques de Charles et réprouva la  cam 
pagne de calom nies m enée par D iesbach contre la Bour
gogne. Berne accueillit les offres françaises d ’alliance le 
2 2  septem bre 1 4 7 4  ; D iesbach brisa les dernières résis
tances le 2 1  octobre à la  D iète de Lucerne. A upara
van t, le 2  octobre, Berne ava it secrètem ent fa it au roi 
une déclaration qui n ’engageait pas ce dernier de m a 
nière absolue. Berne déclara la guerre à Charles le 2 5  oc
tobre. E lle espérait conquérir le pays de V aud, m ais son  
expédition  éta it au point de vue d ip lom atique insuffi
sam m ent préparée. La cam pagne fu t com m encée avan t  
que Louis X I eût ratifié l ’alliance, il a tten d a it le résu ltat 
de la  première bataille. Berne ne conclu t aucun accord  
avec lu i au sujet des buts de la  guerre. La situ a tion  en  
Savoie resta it ainsi m al définie. La valeur de l ’infanterie  
suisse sauva la  situ ation . U ne grande d istribution  de 
pensions eut lieu  le 4  avril 1 4 7 5 ,  après la b ataille d ’H é- 
ricourt, dans la m aison de D iesbach. La D iète ratifia  
la déclaration secrète du 2  octobre ; la  Savoie resta  
neutre. Jacques de R om ont p laça le pays de Vaud au 
printem ps 1 4 7 4  sous la p rotection  de B erne. Mais quand  
Diesbach eut été offensé à G enève au x  premiers jours 
de 1 4 7 5 , Berne adressa le 2 1  janvier un u ltim atum  à la 
Savoie. La duchesse Y olande ne l ’accepta  pas, et les 
Confédérés in terdirent à Berne de déclarer la guerre. 
Les Bernois entreprirent en avril une expéd ition  en 
Franche-Com té, conduits par D iesbach. Mais il dirigea  
subitem ent l ’arm ée vers le  p ays de V aud, au grand  
effroi du Conseil. Grandson, É challens, Jougne furent 
pris, m ais la Savoie n ’entra pas en cam pagne. Le 10  
ju illet, un tribunal de parti exclu t B ubenberg du Con
seil ; ce fu t le dernier acte de D iesbach qui trou va  la  
mort au siège de B lam ont. Son parti se m aintin t quoi
que Louis X I l ’eût abandonné au traité de Souleuvres, 
le 13 septem bre. Charles éta it encore disposé à la paix, 
mais Berne éta it décidée à to u t , m algré son isolem ent. 
Elle répondit aux offres de la  B ourgogne en déclarant 
la guerre à Jacques de R om ont le 14 octobre, et entraîna  
les Confédérés avec elle. A igle ava it été pris le 16 août ; 
une alliance conclue le 7 septem bre avec l ’évêque de Sion  
enlevait to u te  inquiétude au su jet du Saint-Bernard. Le 
1 4  octobre une deuxièm e incursion fu t fa ite  avec Fri
bourg dans le pays de Vaud ; elle ne rencontra q u ’une 
faible opposition. Les Lucernois rallièrent l ’arm ée et les 
bannières suisses flottèrent pour la prem ière fois sur les 
rives du Lém an. G enève p u t échapper à Berne et aux  
Confédérés en p ayan t une rançon de 26 000 écus de 
Savoie. L ’armée principale des Confédérés arriva trop 
tard ; Berne et Fribourg conservèrent le pays de Vaud. 
Scharnachtal ôta  au x  É ta ts  de Vaud leurs privilèges. 
Grandson et Y verdon furent occupés par des garnisons. 
Une nouvelle in terven tion  pacifique, de R odolphe de 
Hochberg, com te de N euchâtel, n ’eut pas de succès. 
Le 1er février 1476, on apprit à Berne l ’arrivée de Char- 
les-le-Téméraire dans le pays de Vaud ; le 8, il l ’occupait 
en entier. L ’arm ée principale bernoise se trou vait le 15 
vers Morat, a tten d an t l ’ennem i du côté de P ayerne. La 
levée des troupes fédérales n ’eut lieu  que le 2 3 . Le 2 7 , les 
Bernois se dirigèrent sur N euchâtel oii ils se joignirent

aux con tingents des Confédérés. L ’arm ée suisse se m it 
en m arche le 2 m ars sur G randson; le m êm e jour eut 
lieu  la  bataille d evan t ce tte  loca lité . Elle se term ina à 
l ’a v an tage des Confédérés qui ram assèrent un  butin  
énorm e (voir art. G r a n d s o n ) .  Les fortes pertes de 
G randson causèrent un grand deuil à B erne. Charles 
réunit en mars son arm ée à L ausanne. Berne ayant 
ouvert les h ostilités le 18 sans décision de la D iète, 
dut faire cam pagne seule. Bubenberg occupa Morat 
le 8 avril avec  1600 hom m es ; il d isposait de pou
voirs illim ités et ava it deux m ois pour se préparer. 
Louis X I  resta sourd à tous les appels. Charles se m it en 
m arche le 27 m ai ; l ’arm ée bernoise fu t m ise de piquet 
le 29. Les S im m entalois tom bèrent sur V evey  le 8 ju in  ; 
Charles éta it le 9 devant Morat ; le 10 l ’arm ée bernoise 
couvrait la  Sarine et la S ingine. E lle repoussa le 12 une 
a ttaq u e bourguignonne sur L aupen. Le territoire de la 
C onfédération ayan t été v io lé , les Confédérés furent con
traints de venir au secours de Berne. Il n ’y  eut pas de 
levée  générale, m ais chaque canton envoya  le contingent 
q u ’il vou lu t. Les Bâlois arrivèrent prem iers le  17, les 
Confédérés de la Suisse orientale les derniers le 21. La 
b ataille de Morat qui eut lieu  le 22 ju in , fu t une grande 
v ictoire des Confédérés (voir art. M o r a t ).  P eu après 
les Suisses envahirent le P ays de V aud. Louis X I  
dem anda la cessation  de la  cam pagne. Le 29 juin  
un arm istice fu t d ’abord conclu avec la Savoie. 
Berne, toujours aveugle au su jet de Louis X I , le 
pria de se faire représenter au congrès de paix . Mais 
au m om ent décisif, la  D iète en leva à cette  v ille la 
direction des affaires. Les Français l ’abandonnèrent 
au congrès de Fribourg et la possession du pays de 
Vaud lu i fu t refusée. E lle n ’obtin t que Morat, par la 
p aix  du 16 août, et en com m un avec Fribourg. Par con
tre, les conquêtes dans la  vallée du R hône et les fiefs de 
la m aison de Chalons dans le Nord du pays de Vaud, 
restèrent tacitem ent au x  vainqueurs. U ne dispute éclata  
là-dessus parm i les Confédérés, Berne ne vou lan t pas 
tolérer d ’autres cantons com m e co-seigneurs du P ays de 
Vaud, p u isqu’elle ne s ’im m isçait pas dans les affaires 
de la Suisse orientale. Pour finir, Berne et Fribourg 
p ayèrent au x  autres en 1484 20 000 il. e t conservèrent 
en com m un Morat, Échallens, Grandson et Orbe. Berne 
garda Aigle et Cerlier pour elle seule. La guerre finie, 
Berne abandonna sans regret la direction de la Con
fédération  et s ’occupa de ses affaires dans la Suisse occi
dentale.

Le conflit au sujet de la  Franche-C om té tém oigna à 
nouveau  de l ’ex isten ce d ’un parti opposé à Louis X I  à 
Berne. Le P etit  Conseil v ou la it la laisser à Louis X I , le 
peuple s ’y  opposa. La D iète l ’adjugea au com m encem ent 
de 1478 à M axim ilien et à Marie de Bourgogne, grâce à 
l ’influence de l ’avoyer B ubenberg.

U ne crise économ ique su iv it les guerres de Bourgogne. 
La peste régna en 1478-1480 et en 1482-1483 ; les m ois
sons m anquèrent en 1477, 1478 et 1480-1482. Le gou
vernem ent in terd it l ’exportation  et la ven te des prin
cipales denrées alim entaires. La m isère fu t à l ’éta t aigu  
en 1482, des gens m oururent de faim .

Mais en 1483 la peste  disparut, et les récoltes furent 
bonnes. La dépravation  et la corruption éta ien t d eve
nues telles depuis la guerre que tous les m andem ents  
éta ien t restés im puissants. Le gouvernem ent appela  
l ’église à son aide. On organisa de grands pèlerinages d its  
de R om e, en 1476, 1478, 1480-1484, dont le produit fu t  
p artiellem ent affecté à la  construction de la  collégiale. 
Déçlue à l ’O uest, Berne dirigea vers le Nord, dans l ’évê- 
ché de Bâle, sa force d ’expansion. Elle s ’éta it engagée 
envers l ’évêque en 1470 à ne pas recevoir ses sujets com 
m e com bourgeois, et ava it conclu avec lui une alliance  
en 1484. Cependant la v ille  de Berne se m êla en 1485 de 
l ’élection  litig ieuse d ’un prévôt à M ontier ; elle occupa  
le val de M outier et. reçut le serm ent des habitants. 
Mais d evan t la  colère des autres cantons, elle se retira  
après avoir conclu un traité  de com bourgeoisie, le 14 
m ai 1485, avec la prévôté de M outier et B ellelay. L ’év ê
que dut se soum ettre au tra ité  du 26 novem bre 1485 et 
ne rentra dans ses droits q u ’en 1495.

A  la  m ort de Bubenberg, Berne se rapprocha de la  
France. Elle vou la it renouveler l'alliance, mais le gou-
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vern em en t français se récusa et conclut en 1485 un  
sim ple tra ité  d ’am itié . Berne se tourna  alors vers l ’em 
pire, et ob tin t en 1487 la  confirm ation  de ses franchises. 
Malgré l ’id en tité  de sa p o litiq u e avec  celle de W eid 
m ann, Berne laissa tom ber ce dernier, n ’étan t pas tenue  
com m e les W ald stä tten  à le  protéger. Les m êm es é lé 
m ents de trouble m en açaien t à Berne com m e à Zurich et 
la ferm eté seule du gou vern em en t parv in t à étouffer un  
sou lèvem en t. B erne entreprit une p olitique autrich ienne  
en opposition  com plète au x  W ald stä tten . Quand l ’al
liance héréditaire avec  M axim ilian échoua en 1491, 
B erne v o u lu t au m oins m ainten ir la n eu tra lité  et se 
refusa à une alliance avec  la France.

Le com m encem ent des expéd itions en Ita lie , en 1494, 
eu t son contre-coup en Suisse. Berne ferm a sans su c
cès réel la route au x  racoleurs français. D es propo
sitions d ’alliance furent fa ites en 1495 par la  France et 
M ilan ; Berne opta  pour Louis Sforza. E lle fu t l ’unique 
canton  représenté à la D iète  de W orm s en 1495, et pro
m it à M axim ilian de rem plir ses ob ligations envers l ’em 
pire, m algré la  colère des autres É ta ts . Là-dessus sept 
cantons en trèrent le 1er novem bre dans l ’alliance fran
çaise. La réponse de Berne fu t  la cap itu lation  de Milan 
du 1er m ars 1496 ; Schw yz et O bwald la  signèrent 
aussi. Le 11 ju ille t, elle conclu t un  accord avec  la  ligue  
anti-française pour toucher des subsides. Les autres 
cantons éta ien t irrités de la clause de neutralité  prévue  
dans la cap itu lation  ; elle leur en leva it le  secours de 
Berne. Le peuple bernois lu i-m êm e critiquait la  poli
tique gouvernem enta le . La nob lesse bernoise se jo ign it  
à M axim ilien lors de son exp éd ition  à R om e en 1496. 
D ans la guerre entre la  France et l ’em pereur, dé 1498, 
B erne resta neutre ; les au tres cantons la issèrent leurs 
m ercenaires servir en France. Lors de la guerre de 
Souabe, Berne se rallia à la  m obilisation  décrétée par la  
D iète , to u t  en désapprouvant la  guerre ; le 1er m ars, 
elle entra dans l ’alliance française. (Voir art. S o u a b e ,  
G U E R R E  D E . )

B ib lio g ra p h ie . K . Schindler : F in a n zw esen  u n d  B e
vö lkerung  der S ta d t B ern  im  IS . Ja h rh . —  G. f e h le r  : 
B eiträge zur bern. Geschichte des IS . J a h rh . (A H V B
X I). —  G. A ebersold : S tu d ie n  zu r  Gesch. der L a n d 
schaft S a a n en . —  II. F rey  : D ie E roberung  des A a rg a u  
(B V G  B a s. IX ). —  E . H auser : Gesch. der F reiherren  
von H aron 1200-1450. —  G. f e h le r  : D ie Oberländer
u n ru h e n  w ährend des alten Z ürich krieg s ( A H  V B  X I ) . —  
Löhner : U rku n d en  aus dem  A rc h iv  der S ta d t T h u n  
(G eschichtforscher  V I). —  F . Schneider : Der A n te il  
B erns a n  den F riedensverhand lungen  w ährend  des a lten  
Z ü rich krieg s (A H V B  X I II ) . —  f h .  von  Liebenau : D ie  
B eziehungen  der E id g . zu m  A u s la n d  in  den Jahren  
1447-1459  ( G fr. X X X I I ) .  -  A . B üchi : F reib u rg s  
B ruch  m it Oesterreich (Coll. F r ib .  V II). —  B. de Man- 
di'ot : E tu d es su r  les rela tions de Charles V I I  et de L ou is  
X I . . .  avec les cantons su isses 1444-1483 ( J S G  V , V I).—  
M. K rebs : D ie P o litik  von B ern , So lo thurn  u n d  B asel in  
den Ja h ren  1466-1468. —  T h ü r in g  Friclcers T w in g -  
lierrenstreit... (Q SG  I). —  A. R eichel : D er bern. T w in g -  
herrenstreil. —  E . von  W atten w yl : D as öffentl. Hecht 
der L a n d  grafschaft K le in b u rg u n d  (A rch . S G  13). —  G. 
Tobler : K o m m en ta r zu  Diebold S ch illin g s Berner-
C hron ik. —  A. Ziegler : A d r ia n  von B ubenberg  ( A H V B
X II). —  G. Tobler : Der S tre it un ter den E idgenossen  
über die E roberungen  im  W aatland  ( B T  II , 1901). —  
P. K istler : D as B urgrech t zw ischen B ern  u n d  M ün ster-  
tal. —  W . (Echsli : D ie B eziehungen  der Schweiz. E id g . 
zu m  R eich ... ( P J  V ). —  M. von  Stürler : D ìe Vòlks- 
an fra g en  im  alten B ern  ( A H V B  V II) . —  H . Türler : 
M eister B ä li (N b l. lit. Ges. B ern  1893). —  E. von  R odt : 
B ern  im  X V .  Jahrh . —  R ott : H ist. D ip l . —  van  Ber
eitem : Genève et les S u isse s  (dans J S G  44, 45).

11. X V I e s i è c l e . Au com m encem ent de ce siècle, 
Berne sem bla avoir perdu sa ligne p olitique. D urant 
les guerres d ’Ita lie , la  p olitique officielle qui de to u t  
tem ps ava it été opposée au x  am bitions ultram on- 
Iaines, fu t contrecarrée par des in térêts privés. Des 
fils des prem ières fam illes se trou vaien t à N ovare en 
1500 dans le cam p français et dans celui du duc. Le 
principal agent français fut à ce m om ent, par exception , 
sévèrem ent puni. Les lettres de pensions de 1500 et

1503 furent dressées à l ’in stiga tion  de Berne ; en 1501, 
Berne refusa les pensions françaises et en 1504 dénonça  
l ’alliance, m ais en 1505 déjà elle y  éta it ram enée par 
l ’évéque de L ausanne A ym on de M ontfalcon. Berne 
penchait cependant en faveur de M axim ilien et tra
v a illa it à reprendre les négociations pour l ’alliance héré
ditaire. La D iète  y  con sentit en 1507 et offrit son appui 
à M axim ilien pour son expéd ition  de R om e. Les Fran
çais gagnèrent alors l ’opinion publique bernoise à prix  
d ’argent et réussirent à séparer Berne de M axim ilien. 
L’affaire Jetzer  m anifesta  une fois de plus l ’ignorance et 
la superstition  qui régnaient dans la v ille . Berne prit parti 
pour V enise con tre la ligue de Cambrai, m ais se refusa à 
une alliance à cause de la question  financière. L ’alliance  
française ne fu t  pas renouvelée et p rit fin en 1509. En  
1510 Berne accepta  l ’alliance avec  le pape et en 1511 
l ’alliance héréditaire avec  M axim ilien. Un p e tit  groupe, 
dont l ’avoyer  G uillaum e de D iesbach  fa isa it partie, 
resta secrètem ent fidèle à la France. La Suisse centrale  
se défia it de Berne, aussi après l ’affaire des trois h é
rauts dont l ’un éta it Bernois, Berne vou lu t-elle  con
server la p a ix . E lle ne déclara la  guerre à la  France le 
26 novem bre 1511 que sous la  pression des autres can
tons, e t en voya  2200 hom m es pour la  « cam pagne d ’h i
ver ». A  la fin de 1511, elle som m a les autres cantons de 
l ’aider à faire la  conquête de N eu ch âtel, dont le com te  
éta it au service de France ; ils refusèrent. L ’insuccès de 
la  cam pagne de Milan rallum a la suspicion contre Berne  
qui dut se justifier. Ses ten ta tiv es  de conciliation  furent 
inu tiles, la D iète p rit le parti de la Sain te-ligue. Berne  
envoya  1000 hom m es m al équipés à l ’exp éd ition  de F a
v i e, qu elle ava it vou lu  em pêcher au dernier m om ent. 
Berne, B ienne et G essenav rapportèrent une bannière de 
Jules II de la conquête de la Lom bardie. En ju ille t 1512, 
Berne occupa N euchâtel avec  L ucerne, Soleure et F ri
bourg ; les autres cantons, sau f A ppenzell, furent adm is 
au gou vernem ent de ce com té en 1514. Berne arrangea  
l ’alliance entre la  Savoie et les autres cantons. Les re
la tions secrètes duraient toujours avec la France. U ne  
am bassade française fu t reçue à la fin de 1512 ; elle en
rôla secrètem ent des so ldats et acheta  les m em bres des 
autorités. D iesbach  éta it le prem ier en liste  des p en 
sionnés français. T outefois, le gouvernem ent n ’osa pas 
accorder aux m ercenaires le droit de passage par crainte  
du peuple, de sorte que la  honte d ’une trahison  lu i fu t  
épargnée. Berne perdit 150 hom m es le 6 ju in  1513 à la 
bata ille  de N o vare, parm i lesquels B enedik t von  W in- 
garten . Les vainqueurs ram enèrent un  jeune ours qui 
fu t m is dans un  des anciens fossés de la  v ille  (origine 
de la  fosse aux ours).

Le bruit de pertes élevées devant N ovare, l ’agitation  
parm i les paysans, la haine des pensionnés de la France, 
la  persuasion de la trahison  du gouvernem ent, l ’in so
lence de la  jeunesse de la v ille à l ’égard des cam pagnards 
provoquèrent un  sou lèvem en t qui éclata à la fête  patro
nale de l ’église de K öniz, le 26 ju in . L ’avoyer von  W at
ten w yl réussit à m aintenir l ’ordre. Des ém eutes eurent 
lieu  aussi dans l ’E m m ental et dans la H aute-A rgovie. 
Les Oberlandais m archèrent sur Berne. Le gouverne
m ent conclut le 2 ju ille t un accord m oyen nan t une 
am nistie totale. Le rôle des pensions fu t lu au peuple à 
K öniz et la honte des dirigeants bernois découverte. 
Les principaux coupables furent expulsés des Conseils 
et condam nés à des am endes. M ichael Glaser, le d istri
buteur des pensions et chef des m ercenaires, fu t déca
p ité  ; le banneret H etzei, dont le fils ava it été le prin
cipal enrôleur pour la France, fu t m is à m ort par les 
paysans alors q u ’il se rendait à la D iète d ’O lten. La 
décision du 28 ju ille t stip u la it : Pas d ’alliance ex té 
rieure sans l ’avis du peuple, suppression des pensions, 
allègem ent des conditions économ iques.

A  l ’instigation  de Berne, qui leva  2700 hom m es, une  
expéd ition  en B ourgogne fu t décidée. Elle ne réussit 
pas, à la déception  d e là  ville . La situ ation  in ternationale  
resta tendue. Sur le conseil de Berne, les Confédérés 
entrèrent au com m encem ent de 1515 dans une alliance  
avec l ’em pereur et l ’E spagne. François I er m enaça la 
Lom bardie au printem ps. La prem ière levée  de troupes 
réunit 400 Bernois sous les ordres d ’A lbrecht vom  Stein, 
la seconde 1500 sous les ordres d ’A nton Spilm ann ; la



BERNE 8 9

S t a t t  B e r n ,
> 'Ö' iïli&’ffU lc ilt .

«' - 'f v t't'ft.i . B . i KtrrA . C.ZeV# (f/o .
I ; : Kj.<- .A ornJia/i/ . ' . E  fse/xtrupiuj) -Srfuirr/i. . 
////// G .{  '0/4- . Çsis}: ÿ i ï r r / l  H .CRu/it:

i .E V l L L E  D E BE,KNE
Con <:/ e Pu ìv Y<7 /  vP.

A  jLa yrutii). Jy/isc  . B - /  ,/y/Lv: 2<t JH/Sfteqp 
A /trr/vac  , Ö. A l’y m /iA ^  H a y /v zu i . E T./ / / ' w -  
<?<-■ ûatint/t. ( i . -LY'e///.'<- (?e J'f S.'-rnt. 1 f . .
B/%-1

B erne au X V IIIe s iè c le . D 'après u n e gravu re sur cu iv re  de D. Ilerrliberger

L 'é g lise  du S a in t-E sp rit e t le  grand  hôpital de B erne en 1740. D 'après un tableau de M. Grimm, 
reproduit en cou leurs par S . W eib e l.



9 0 BERNE (X V Ie s i è c l e ) BERNE

frontière de l ’O uest fu t en m êm e tem ps occupée. La 
discorde éclata  dans l ’arm ée, qui se sépara à N ovare ; 
les Bernois et ses alliés de la  Suisse occidentale se reti
rèrent le 27 août à A rona. La p a ix  de Gallarate fu t  ac
ceptée le  8 septem bre par le conseil de guerre, réuni à 
D om odossola , a van t q u ’il eut reçu les p leins pouvoirs 
du Conseil. Le 11, les con tingents de la  Suisse occiden
ta le  prirent le  chem in du retour. Les autres se d iri
gèren t sur M ilan. Les 13 et 14 septem bre ava it lieu  la  
bata ille  de M arignan. à laq u ellep artic ip èrcnt néanm oins 
1000 vo lon ta ires de Berne et les troupes de la  B asse-Ar
go v ie . Après la  bata ille , on com prit à Berne que la Suisse 
n ’éta it  pas capable de jouer un  rôle dans la politique  
des grandes p u issances, on renonça à la  p olitique ultra- 
m ontain e  pour se tourner décidém ent vers la France. 
L a p a ix  se fit le 7 novem bre 1515 à l ’in stiga tion  de 
Berne et une nou velle  alliance fu t conclue. Cinq cantons 
rejetèren t cette  p a ix , outragèrent B erne et envoyèrent  
au com m encem ent de 1516 leurs m ercenaires à l ’em pe
reur M axim ilien pour conquérir M ilan. Ceux de Berne  
entrèrent au service du roi de France, de sorte que des 
Suisses se trouvèrent dans les deux cam ps d evan t M ilan. 
La D iète aussi s ’opposait à Berne ; une catastrophe fu t  
é v itée  par la  retraite de M axim ilien . Le 2 9 novem bre 1516  
enfin, tous les can tons signèrent une p a ix  perpétuelle  
avec la France. L 'in terd iction  rela tive au x  pensions de 
1513 fu t lev ée  à P âques 1517. La m êm e année, Berne  
rapprocha la Savoie de la  France, m ais en 1519 elle éta it  
adversaire de la candidature de François I er au  trône  
im périal. D epuis la réunion des m onarchies d ’E spagne  
et des H absbourg, Berne considérait que la  Lom bardie  
d evait rester à la  France, ce qui l ’obligea dans les années 
su ivan tes au x  plus grands sacrifices. Le 5 m ai 1521, une  
nouvelle  alliance fu t conclue avec la  France. Charles- 
Q uint com m ençait en m êm e tem p s les h ostilités contre  
M ilan ; Berne contraign it la  France à épargner la 
F ranche-C om té. Chaque année, il fa llu t envoyer des 
hom m es en L om bardie et chaque année la situ ation  
em pira. En 1522, les brillants m ercenaires de Stein  
tom b èrent à la B icoque ; la  nob lesse de Berne pleura ses 
fils. U ne dernière levée  de troupes eut lieu  à fin 1524, 
m ais seuls quelques-uns se sauvèrent de la  catastrophe  
de P avie , le 25 février 1525, et rentrèrent désarm és au  
p ays. C ette défaite fit réfléchir les Bernois dont l ’ardeur 
guerrière fit p lace au désenchantem ent.

12. L a  R e n a i s s a n c e  se m anifesta  à B erne par un  
grand désir d ’indépendance. U n  in tense  besoin  de v ivre  
traversa  la v ille  et la  cam pagne. Mais il n ’en résu lta que 
plus de rudesse dans les m œ urs, m oins de sécurité, et des 
désordres. A ttirés par le service m ercenaire, les hom m es  
abandonnaient le travail. Le peuple éta it m écon tent, 
car l ’or de l ’étranger n ’arrivait pas ju sq u ’à lui. D ans la 
v ille , où les m agistrats é ta ien t déjà inam ovib les, les 
d eu x avoyers furent changés tous les deux ans dès 1507. 
Chacun p ou v a it encore obtenir la bourgeoisie, m ais elle 
éta it  peu  recherchée, car les levées de troupes et les 
im pôts p leu va ien t sur la v ille . Celle-ci ne cherchait pas 
à opprim er la  cam pagne, m ais elle m ontra dans m aintes  
occasions m alheureuses q u ’elle com prenait m al les 
besoins de cette  dernière. Berne su b it peu  l ’in fluence de 
l ’hum anism e. Ses grands chroniqueurs et secrétaires de 
v ille  ven a ien t d ’ailleurs. E lle ne posséda une im prim erie  
que des années après B erthoud.

13. L a  R é f o r m a t i o n . Berne é ta it  restée ju sq u ’alors 
fidèlem ent a ttach ée à sa religion. E lle fêta  seule en 1501 
le jub ilé  d ’A lexandre V I, alors que les autres cantons  
n ’en firent rien. L ’exécu tion  des dom inicains, qui furent 
brûlés v ifs en 1509 pour s ’être laissé duper par un au 
dacieu x  im posteur, H ans Jetzer, fu t un m eurtre ju d i
ciaire (voir J e t z e r , A f f a i r e ). Le clergé éta it corrom pu  
par de grasses prébendes, ignorant,'et incapable de m ar
cher avec  le progrès. D ouze couvents et m aisons reli
gieuses ex ista ien t en ville , la p lupart b ien déchus. Le 
gouvernem ent se su b stitu a  aux évêques incapables, p u 
n it es religieux fautifs, ordonna des pèlerinages et des 
p én itences et réalisa ainsi une sorte d ’église d ’É ta t  dont 
la  ten ue éta it rem arquable. La prem ière opposition  
n aquit lors de la  v en te  des indulgences par Sanson en 
1518. Les pionniers de la R éform e furent Berchtold  
H aller dès 1520, et d ivers étrangers : le chroniqueur V.

A nshelm , le cordelier Sebastian  M eyer, et N ik laus Ma
nuel, dont les ancêtres é ta ien t ita lien s. E n 1522 I-Ialler 
affirma du h au t de la chaire ses opinions lu thériennes ; 
le Conseil le protégea contre l ’évêque de Lausanne. Le 
prem ier m andem ent de réform e bernois parut en 1523, or
donnant de ne prêcher que l ’É van gile . A  partir de cette  
année-là  et ju sq u ’en 1528, un  m andem ent fu t édicté  
chaque année, ta n tô t en faveur de l ’ancienne foi, ta n tô t  
en faveur de la nou velle , selon la  puissance des partis. 
La raison d ’É ta t jou a it un rôle im portan t ; les grandes 
convictions fa isa ien t défaut. A N oël 1525, H aller cessa  
de dire la  m esse ; la d ispute de B aden , à laquelle H aller  
et le  curé K unz d ’Ërlenbach prirent part, eut lieu  
en m ai 1526. La m ajorité catholique du P e tit  Conseil 
ten ta  sans succès d ’éloigner H aller ; la rupture avec  
Zurich dem andée par les catholiques fu t  aussi écartée. 
Les R éform és obtinrent la  m ajorité au x  élections de 
Pâques 1527. D es lois d ’excep tion  exclurent les cath o
liques des deux conseils. D es avoués furent donnés le 
28 ju ille t à tous les cou ven ts. La cam pagne éta it cepen
dant favorable en général à l ’ancienne foi et v iv a it  
dans une incertitude religieuse générale. Pour éclairer 
l ’opinion, il fu t décidé d ’organiser une d ispute reli
gieuse ; on y  in v ita  des personnages m arquants, les  
cantons et a lliés, tous les ecclésiastiques, et les quatre  
évêques du territoire bernois. Les cantons catholiques  
déclinèrent l ’in v ita tio n , seul l ’évêque de L ausanne en
vo y a  des représentants. Les débats durèrent du 6 au  
26 janvier 1528. Tandis que les p rotestan ts ava ien t  
en voyé entre autres Zwingli et Œ colam pade, les cath o
liques éta ien t insuffisam m ent représentés. Le 27 janvier, 
le Grand Conseil décida la suppression dans la v ille  des 
im ages et de la m esse qui fu t rem placée p a r le  prêche  
et la " Sainte Cène. D e su ite  eut lieu  l ’en lèvem ent 
et la destruction  des ornem ents d ’église. Le 2 février, la 
bourgeoisie prêta serm ent à la nouvelle  confession ; le  
7 parut le m andem ent d écisif rendant va lab les pour tous  
les ecclésiastiques les d ix  thèses de la  dispute et su p 
p rim ant le  pouvoir des évêques. D es m essagers du 
gou vernem ent parcoururent la  cam pagne pour faire 
accepter le p rotestan tism e. La confiscation  des biens 
d ’église donna lieu  tou tefo is à des sou lèvem en ts. Les 
legs p ieux furent retenus par le gouvernem ent, les dîm es 
durent lu i être payées. Des troubles locau x  éclatèrent 
dans le Seeland, tand is q u ’un dangereux sou lèvem en t  
dans l ’O berland, soutenu  par Obwald, dut être étouffé  
par la  troupe.

Berne s ’attira  l ’in im itié de l ’A utriche en supprim ant 
le cou ven t de K onigsfelden  ; elle ava it rom pu avec les 
cantons prim itifs depuis le  sou lèvem en t de l ’O berland. 
E lle conclut un  traité  de com bourgeoisie en 1528 avec  
Zurich, C onstance et d ’autres v illes. Berne fu t d issuadée  
par M anuel de participer à la prem ière guerre de Cap
pel. Ses cond itions et non celles déraisonnables de Zu
rich servirent de base à la p a ix . D ans la seconde guerre 
de Cappel, elle en voya  6000 Bernois en A rgovie et 4000  
aux frontières de l ’E m m en ta l et de l ’Oberland. Des 
m ésin telligences éclatèrent entre Berne et Zurich, la 
R éform e dans les bailliages en fu t la v ictim e lors de la 
p aix  du 24 novem bre 1531.

La R éform e provoqua du reste une transform ation  
intérieure to ta le . Les pensions furent in terd ites ; d ’an
ciennes fam illes disparurent de la scène p o litique alors 
que d ’autres y  parvenaient. Les biens et revenus des 
églises et des cou ven ts passèrent à la v ille . E lle reprit 
aussi leurs d ettes , s ’occupa des relig ieux, am éliora les 
bénéfices et fit de grandes dotations au x  h ôp itau x . La 
cam pagne fu t d iv isée en chapitres, le synode cantonal 
créé ; les collations revinrent en général au gouverne
m ent. L ’organisation de l ’église fu t réglée par le grand  
synode de 1532. U n collège théologique fu t créé en 1528 
pour former de n ou veau x pasteurs, et doté do bourses. 
La v ie  in te llectu elle  n aqu it, une im prim erie s ’ouvrit en 
1536,1a prem ière b ib liothèque en 1540. D es m andem ents 
sur les m œ urs furent éd ictés ; un consistoire chargé 
de veiller à leur app lication . U n consistoire sem blable  
fu t créé dans chaque paroisse, com posé du pasteur et de 
d eux la ïques, et dépendant du H aut-consisto ire de 
Berne. La superstition  disparut d evan t une éducation  
austère, le peuple d ev in t sobre et laborieux, plus m odéré
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et réfléchi en général. Le gouvernem ent ag it énergi
quem ent contre les an ab ap tistes, sans pouvoir cepen
dant en venir com plètem ent à b ou t. Berne chercha à 
répandre la n ouvelle foi chez ses su jets et ses alliés. 
Aigle, où Farei séjourna en 1527, fu t la prem ière loca
lité de langue française qui adhéra au protestan tism e. 
Dans les bailliages com m uns, on ne t in t  pas com pte de 
Fribourg, qui se fâcha. Schw arzen b ou rgetM orat renon
cèrent au catholicism e, Grandson et Orbe plus ta r d .—  
Dupraz : Le  « P lu s  » à Orbe et É cha llens  dans Z S K  9, 10.

14. B e r n e  e t  G e n è v e  ; C o n q u ê t e  d u  P a y s  d e  V a u d . 
Dans la  lu tte  entre G enève et le duc de Savoie, Berne 
prit le parti de la  v ille , q u o iqu ’elle eût en 1518 refusé 
de lui reconnaître le droit de conclure alliance. E n  1526, 
les deux cités conclurent un traité  de com bourgeoisie. 
Berne participa en 1530 avec Fribourg et Soleure à l ’ex 
pédition destinée à libérer G enève. E lle y  in trodu isit la  
Réform e et y  envoya  Farei. Il en fu t chassé, puis rap
pelé, fin 1533. U ne am bassade bernoise exigea  sous m e
naces l ’in troduction  du cu lte évangélique en février  
1534 et des com m issaires bernois veillèren t à l ’app li
cation de cette  m esure. Berne d ev in t ainsi l ’ennem i de 
la m ajorité catholique des cantons, de l ’em pereur et du 
duc de Savoie. Le Conseil déclara la  guerre à ce dernier 
le 2 7 décem bre 1535. H an s-F ranzN ägeli se m it le 2 2 ja n 
vier 1536 à la  tê te  de la prem ière exp éd ition  com 
posée de 7000 h. ; il prit le pays de Vaud sans coup férir, 
occupa G enève, le pays de G ex, le  G enevois et une  
partie du Chablais. Genève refusa le protectorat 
de Berne. La seconde exp éd ition , de 1800 hom m es, 
partit le 20 m ars, prit Lausanne et délivra Boni- 
vard à Chillon. Fribourg ob tin t la  partie E st du  
pays de Vaud, sans avoir dû participer à la  guerre ; 
Genève fu t liée par le traité perpétuel du 7 août 1536 
et dut renoncer à son droit de conclure des alliances. 
Le pays de Vaud fu t divisé en bailliages, les anciens 
droits furent au tant que possible conservés, une juri
diction créée par bailliage avec un  tribunal d ’appel fran
çais à Berne. Les nobles prêtèrent le  serm ent de vas- 
selage, les villes conservèrent leur adm inistration  pro
pre. Le pays se soum is sans résistance ; aussi, le 
24 décem bre 1536, le m andem ent de réform ation fût-il 
édicté. A l ’instigation  de N ägeli, l ’allem and d ev in t la  
langue officielle pour les relations avec  Berne. Pendant 
plusieurs dizaines d ’années, la  Savoie songea à recon
quérir les territoires perdus. Les relations avec Genève 
restèrent tendues à cause du traité perpétuel et de l ’a t
titude de Calvin qui refusa en 1538 d ’accepter l ’ordon
nance ecclésiastique bernoise. Berne s ’opposa à l ’entrée 
de Genève dans la C onfédération, en 1549 ; les deux  
villes laissèrent tom ber en 1555 leur tra ité  de com bour
geoisie qui fu t renouvelé à perp étu ité  en 1558 à cause du 
danger savoyard. Berne et Fribourg acquirent par traité 
du 6 novem bre 1555, et pour 85 000 couronnes, le 
com té de Gruyère. Berne eut pour sa part G essenay, 
R ougem ont, C hâteau-d’Oex et la seigneurie d ’Oron.

Le pays de Vaud fu t p lus difficile à garder q u ’à con
quérir. Berne ne risqua rien ta n t que la France m aîtrisa  
la Savoie. Mais Gharles-Quint éta it l ’am i du duc ; en 
1542, la D iète de l ’em pire in tim a l ’ordre de lui restituer  
le pays de V aud. Le duc E m m anuel-P hilibert reçut la 
Savoie en 1559 et é leva im m éd iatem ent des prétentions  
sur Vaud et G enève. Berne éta it abandonnée par la 
France et les Confédérés, et ne possédait aucun chef 
capable. L ’E spagne em pêcha la guerre d ’éclater et 
obligea le duc à négocier. G enève fu t ainsi sauvée, mais 
Berne perdit le pays de G ex, le G enevois et le  Chablais 
par la paix de Lausanne, du 30 octobre 1564. C’éta it  
la première fois que Berne rétrocédait quelque chose ; 
ce fu t une perte pour la  Suisse et la considération ber
noise en fut dim inuée.

Dans les années su ivan tes, les guerres de religion en 
France et le m aintien  de l ’in tégrité genevoise vinrent 
occuper Berne. A la dem ande du duc, l ’alliance avec la  
Savoie fu t renouvelée le 5 m ai 1570, m ais une alliance  
défensive de G enève avec la  France échoua. Le duc 
s ’allia en 1577 au x  cantons catholiques ; Berne, Soleure 
et Genève y  répondirent le 8 m ai 1579 par une alliance  
défensive avec la France, avec protectorat franco- 
bernois sur G enève. Le duc C harles-E m m anuel in vestit

G enève en 1 5 8 2 , de sorte que sur les rives du Lém an, les 
Bernois se trouvèrent en opposition  avec  les; W aldstätten . 
La France in terv in t. Berne sou ten ait dans ce pays le 
parti d ’H enri de B ourbon. E lle prit part en ju in  1 5 8 7  à 
l ’exp éd ition  en faveur des protestants de M ulhouse. En  
1 5 8 8 , Zurich et Berne conclurent un tra ité  de com bour
geoisie avec Strasbourg. La m êm e année, le duc renou
vela  ses prétentions sur Vaud et G enève et organisa à 
Lausanne une conjuration qui échoua. Berne hésita  
d evan t une déclaration de guerre ; le peuple sem blait 
avoir perdu le goû t des arm es. 1 2  0 0 0  hom m es dirigés 
par l ’avoyer von W atten w yl m archèrent sur G enève en 
ju in  1 5 8 9 . Les n égociations et l ’im m obilité lassèrent 
l ’arm ée qui rentra dans ses foyers le 19 août. L ’E s
pagne em pêcha le duc de m archer sur le P ays de Vaud, 
qui fu t sauvé par la  p a ix  de N yon  du 11  octobre 1 5 8 9  ; 
G enève fu t abandonnée. Le peuple, ind igné contre le 
gouvernem ent, rejeta cette  paix , et l ’avoyer von  W at
ten w yl fu t m êm e déposé. La situ ation  resta telle jusqu'à  
l ’arm istice de 1 5 9 4 , qui dura de longues années.

La question  de B ienne occupa Berne longtem ps. Elle 
n égociait depuis 1 5 9 6  avec l ’évêque de Bâle pour faire 
de B ienne une v ille  su jette . Elle acquit cette  v ille  et 
seigneurie le 2 7  novem bre 1 5 9 9  pour 15 0 0 0  couronnes ; 
l ’Erguel et le va l de M ontier, où Berne renonçait à sa 
com bourgeoisie, passaient en tièrem ent à l ’évêque. Ce 
traité fu t annulé en 1 6 0 6 , Berne, n 'ayant osé l ’exécuter  
à cause du m écon tentem en t des autres cantons et de 
Bienne m êm e. D e longs dém êlés s ’élevèrent avec Fri
bourg, qui vou la it partager les bailliages com m uns aux  
fins de rétablir l ’ancienne foi dans les territoires qui 
lui reviendraient. Berne dem eura in flex ib le . Elle ne  
fu t rassurée cependant que lorsque le duc Charles- 
E m m anuel eut défin itivem ent renoncé au pays de Vaud  
et renouvelé son alliance le 2 3  ju in  1 6 1 7 .

B ib liograph ie  : E. Gagliardi : N ovara  u n d  D ijo n . —
F. V etter : Der M a ilä n d erkrieg  von 1516... (A H V B  
X X I II ) .  —  R. S teck  : Der B erner Jetzerprozess (voir  
les actes de ce procès dans Q SG  X X I I ) . —  A kten sa m m -  
lu n g  zur Gesch. der B erner-R eform ation . —  J . W eid ling : 
Ursachen u n d  V erla u f der B erner K irchenreform  (A H V B  
IX ). —  G. Tobler : D as V erhältn is von S ta a t u n d  K irche  
in  B ern  1521-1521. —  E . L üth i : D ie bernische P o litik  
in  den R ap p e ler kriegen. —  Th. de Q uervain : K irch 
liche u n d  soziale Z ustä n d e  in  B ern  1528-1536. —  E . L ü
thi : B erns P o litik  i n  der R eform ation  von G en f u n d  der 
W aadt. —  E . Bähler : Der Seeländerzug  nach G enf 1535  
( B T  II 1 9 0 5 ) .  —  A. R oget : Les S u isses et Genève. —  
E . D unant : Les rela tions po litiques de Genève avec B erne  
et les S u isses de 1536-1564. —  L. Cramer : Genève et la 
Savoie 1559-1603. —  W . F . von  Mtilinen :W aadtl. K riegs- 
ber. des. H . F r . N ä g e li (A H V B  X II) . —  W . Œ chsli : 
D er L a u sa n n er Vertrag von  1564  (P J  X III )  —
G. Studer : A u szü g e  aus der... C hronik S . Zehenders  
(A H V B  V). —  È . Bähler : N iko la u s  Z u rk in d e n  von  
B ern  1506-1586  (J S G  3 6 , 3 7 ) .  —  C. Escher : Der K r ieg s
zu g  der E id g . nach M ü lh a u sen  im  J .  1587 (N b l. d. 
F euerw erker Z ü rich  1904). —  II. F azy  : L a  guerre du  
P a ys de Gex. —  E. von  R odt : B ern  im  X V I .  Jahrh. 
—  B. H aller : B ern  in  se inen  R a tsm anua len .

15. D e l a  g u e r r e  DE T r e n t e  a n s  A 1 7 9 8 . L ’affaire 
des bourgeois renonces de N euchâtel envenim a les rela
tions avec la France ; Berne, appelée à prononcer entre 
le prince H enri II de L ongueville et la  v ille de N euchâ
tel, donna raison à cette  dernière le 2 6  février 1 6 1 8 . La 
France se vengea  sur les Grisons auxquels Berne devait 
porter secours en vertu  de l ’alliance de 1 6 0 2 . Le m as
sacre de la  V alteline fu t com m is en ju ille t 1 6 2 0 . 2 0 0 0  
Bernois furent levés sous les ordres de N iklaus von  
M ülinen, auxquels se jo ignirent 1 0 0 0  Zuricois. Ils furent 
b attus près de Tirano. Les Bernois rentrèrent aussitô t 
chez eux, abandonnant les Grisons à eux-m êm es. C’est 
alors que R ichelieu se réconcilia avec Berne.

D urant la guerre de Trente ans,"Berne observa une  
stricte  neutralité et se consacra à relever sa puissance  
m ilitaire. Le front O uest de la v ille fu t fortifié par la 
construction , de 1 6 2 2  à 1 6 4 4 , des grands et des petits  
rem parts. Les villes, de la cam pagne furent aussi renfor
cées et on com m ença à bâtir la forteresse d ’Aarbourg. 
Un conseil de guerre fut créé en 1 6 1 3 , les troupes fu-
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rent réorganisées en 1628. L ’éd it im périal de restitu tion  1 
provoqua une frayeur passagère, m ais L eveque de Bâte 
resta  tranquille. B erne s ’attira  la  haine des catholiques  
par ses relations secrètes avec la  Suède, qui n ’eurent, 
d ’ailleurs aucun résu lta t. Le 20 n ovem bre 1632, des 
Soleurois fanatisés, conduits par les baillis de B echburg  
et F alkenste in , surprirent dans la  K lus 50 Bernois qui se 
rendaient à M ulhouse, en tuèrent 9 et firent 28 prison
niers. Berne exigea  une sévère pun ition  ; une guerre 
civile é ta it  im m in en te , m ais R ohan s ’in terposa et So
lerne p u n it les coupables.

U n im pôt de 1 °/00 sur la  fortune fu t lev é  en 1641 sur 
la  v ille  et la cam pagne, et provoqua p artout des tro u 
b les. U ne garnison occupa Berne, les Confédérés in ter
v inrent à T houne. L ’im pôt a v a it été  décrété pour six  
ans, m ais n e fu t p rélevé qu'une année.

La Guerre des paysans fu t provoquée par des causes 
économ iques. A la p a ix  de W estphalie avait succédé une  
crise due à l ’abaissem ent des prix  des m archandises et. 
produits du sol. D es redevances odieuses et des m esures  
fâcheuses com m e l ’in terd ic tion  du libre com m erce des 
produits agricoles, les m onopoles du sel et de la  poudre, 
l 'arbitraire de certains baillis com m e Friscb ing et 
Tribolet de Trachselw ald, exaspérèrent le sen tim en t gé
néral. L ’abaissem ent du batz bernois à  la  m oitié  de la 
valeur q u ’il a v a it  le  2 décem bre 1652, m esure nécessaire, 
m ais m al exécu tée , fit déborder la  coupe. L ’efferves
cence s ’accrut, surtout dans les d istricts de K onolfm gen  
et de Zollikofen. Le gouvernem ent fit appel au x  can
tons alliés et concentra des troupes w elsches à Berne. 
L 'ém eute éclata  le 17 m ars 1653 à L angenthal ; le  24, 
les paysans se rassem blèrent à Trachselw ald sous les 
ordres de N icolas L euenberger. Parm i leurs réclam a
tions, il n ’y  en ava it que deux de nature p olitique : le 
m aintien  des anciens priv ilèges des v illages et des cam 
pagnes, et le  droit de ten ir  des landsgem eindes. U ne  
in terven tion  des Confédérés ab ou tit, le 4  avril, au com 
prom is de B erne. Le gouvernem ent céda sun 27 poin ts, 
les paysans dem andèrent pardon et une am nistie leur 
fu t  accordée. U n  nouveau  m ouvem en t naqu it dans l ’E n t-  
lebuch . Les paysans, m éfian ts, refusèrent de prêter ser
m en t dans l ’E m m en ta l et la H au te-A rgovie. A  la lands- 
gem einde du 23 avril à Sum isw ald, les paysans éliront 
Lcuenberg pour chef, et un pacte d ’alliance fu t dressé.

U ne te n ta t iv e  de conciliation  des O berlandais échoua  
le 30 avril à la prem ière assem blée de H u ttw il. Lors de 
la  seconde, le 14 m ai, une lettre  du gouvernem ent, qui 
accordait des concessions sur 47 po in ts, ne fu t pas prise  
en considération , et la ligue des paysans fu t jurée. L euen
berger lev a  le landsturm  le  21 et m archa sur Osterm un- 
digen près de B erne où les gens de l ’E ntleb u ch  et de 
1’Oberland le rejoignirent. Après de longues n égocia
tions avec le gouvernem ent appuyé par la v ille  et le 
clergé, le fa ible Leuenberger signa la p a ix  du M urifeld  
le 28 m ai, renouvelant l ’accord du 4 avril, l ’am nistie et 
le serm ent de fidélité. Le gouvernem ent d evait en outre 
payer 50 000 livres. Les paysans se retirèrent le 29, 
m ais L euenberger, au su des évén em en ts d ’A rgovie, 
lev a  de nouveau  le landsturm  le 2 ju in , participa le 3 au  
com bat de W ohlensw il et le 4 à la paix  de M ellingen. E n
tre tem p s, S. von  Erlach éta it entré dans la H aute-A r- 
govie av ec  des troupes gou vernem entales, et le 7, le gou 
vernem ent cassa le traité  du M urifeld. L ’opposition  
paysanne fu t brisée le 8 à H erzogenbuchs ee. Sous la  
pression de Zurich, le gou vernem ent éd icta le 22 juin  
un m andem ent confirm ant ses prem ières concessions. 
Les m eneurs furent punis, ainsi que quelques baillis con
vaincus d ’abus de pouvoir. Leuenberger fu t exécuté à 
Berne le 6 sept. (Voir aussi P a y s a n s , g u e r r e  d e s .)

16 . P r e m i è r e  g u e r r e  d e  V i l l m e r g e n .  La tension  
perm anente entre catholiques et p rotestan ts s ’accrut 
par une su ite  de circonstances te lles que le ren ou vel
lem ent de l ’alliance des cantons catholiques avec la Sa
voie et l ’évêque de B âle, ou l ’appui de Berne aux Vau- 
dois du I P iém on t. La guerre m enaça à Berne dès l ’été  
1 6 5 5  ; après avoir publié avec Zurich u n  m anifeste de 
guerre com m un le 6  janvier 1 6 5 6 , elle m obilisa toutes  
ses troupes et fut b attu e le 24 janvier à V illm ergen. 
Cette défaite m it fin à la cam pagne.

A l ’époque de la préém inence française, les relations

avec la France n 'avaien t pas seu lem en t un  caractère  
politiq u e. En 1658 fu t renouvelée l ’alliance avec  les 
cantons protestan ts, et en 1663 avec  le Corps h e lv é 
tique en général. Berne ne fit rien en 1667 pour pro- 

' léger la  Franche-C om té dans la  crainte de déplaire à la 
France, m ais elle trava illa  activ em en t, en 1668, en 
faveur du D éfensional. En 1671 fut, créé le  régim ent 
d ’E rlach à la  solde de la France de façon  perm anente. 
En 1673. la  Franche-C om té étan t de n ou veau  m enacée, 
Berne refusa aux troupes catholiques de secours le droit 
de passage par crainte de la  France et de la  S avoie ; 
elle secourut par contre Strasbourg son alliée, avec  
Zurich, en en voyan t quelques centaines d ’hom m es, de 
1673 à 1679. Ceux-ci furent im pliqués dans un  com bat 
contre les Français en septem bre 1674. A la  révocation  do 
l ’É d it de N antes (1685), Berne fu t de tous les cantons ce
lu i qui v it  arriver le plus fort con tingent de réfugiés. Les 
autres cantons réform és durent lu i verser des subsides  
en leur faveur. La m ajorité des réfugiés fu t envoyée en 
A llem agne, m ais il en resta it encore environ  6000 dans 
le canton  en 1693. Les v isées françaises sur G enève et la 
persécution  des p ro testan ts du pays de G ex p rovo
quèrent un revirem ent à Berne (1689) ; le parti hostile  à 
la France, a yan t à sa tê te  le banneret D axelhofer, parvint 
au pouvoir. D es difficultés confessionnelles éclatèrent 
avec la Savoie au su jet des V audois du P iém on t. Zurich 
et Berne obtinrent en leur faveur, en 1664, une lettre  
de grâce, qui fu t révoquée en 1686. L ’in terven tion  des 
deux villes leur rendit Im m igration possib le. Berne les 
accueillit dans le pays de Vaud et les con d u isit en 
A llem agne. Leur ten ta tiv e  de rentrer dans leurs 
foyers en septem bre 1689 ne réussit pas ; Berne p u n it  
de m ort leur ch ef J .-J . B ourgeois. La Savoie, en m au 
vais term es avec  la France, chercha à se rapprocher de 
Berne en 1690, m ais cette  dernière resta  dans l ’exp ec
ta tiv e . D urant la guerre du P a la tin a t, elle en tretin t 
une garnison à G enève. Lors de la guerre de succession  
d ’E spagne, Berne, condu ite par le b anneret et fu tur  
avover W illading, prit résolum ent parti pour l ’em pereur 
et la coalition . Le V audois Pesm e de Saint-Saphorin  
éta it l ’agent de la coalition  à Berne ; son plan , qui éta it 
d'arracher l ’A lsace et la Franche-C om té à la  France, 
fu t approuvé par le gouvernem ent. T outefois Berne 
refusa de conclure une alliance avec l ’em pereur, m ais 
sou tin t tou tes les entreprises contre la  France. Berne 
fu t aussi le principal adversaire de Louis X IV , dans 
l ’affaire de N eu ch âtel en 1699 ; elle m it alors une gar
nison dans cette  v ille . Lorsque s'ou vrit la succession  
de N eu ch âtel, en 1707, Berne sou tin t la candidature du 
roi de Prusse contre les prétendants français ; elle répon
d it aux préparatifs m ilita ires français par des contre- 
préparatifs, et réalisa l ’accord du 2 m ai 1708. Elle 
craignit la fureur du roi après la p a ix , m ais pour sa 
tranquillité , la Suisse fu t com prise dans les tra ités de 
paix  de 1713 et 1714.

B ib lio g ra p h ie . E . K leinert : D er B ie ter T ausch h a n 
del 1594-1608. —  J. H urny : Le procès de 1618. —  
K . L essing : D as B ü n d n is  von Z ü ric h  u n d  B ern  m it dem  
M a rkg ra fen  von B a d en  1612  (J S G  X X X V I I ) . —  C. 
E scher : Der K r ieg szu g  der B erner, Zürcher u n d  Grau- 
bündner nach dem V eltlin  1620  (N b l . d. F euerw erker  
Z ü rich  1901). —  F . Fäh : D er K luserhande l u n d  seine  
F olgen  1632-1633. —  F . G allali : E idgenössische P o litik  
zu r  Z e it des d re issig jährigen  K rieges  (J S G  43, 44). —  
A . von  G onzenbach : General K a rl L u d w ig  von E rlach  
von Castelen. —  J o st von  Brechershäusern : C hronik  
1598-1656. —  M. von  Stehler : K rim in a lp ro zess des 
Teutschseckelm eisters H a n s F rischherz  (A H V B  X ). —  
Th. von  L iebenau : Der luzernische B a u ern kr ieg  ( J S  G 
18-20). —  H . B ögli : D er bernische B au ern krieg . —  
It. Türler : Der Prozess gegen Landvogt S . Tribolet 
(B T  11, 1891). —  K. Maag : D ie F reigra fscha ft B u rg u n d  
1477-1678. —  S. E . von  Jackubow ski : B eziehungen  
zw ischen S trassburg , Z ü ric h  u n d  B ern  im  17. Jahrh . —  
C. Escher : E in e  Schweiz. G arnison i n  S tra ssb u rg  1673- 
1679 (N b l. d. F euerw erker Z ü ric h  1908). —  E. Bähler : 
Der F reischarenzug  nach S a voyen  1689 ( J S G  42). —  
Ë . Bähler : K u ltu rb ild er aus der R efug ien ten ze it (N b l. d. 
hist. Ver. d. K ts  B ern  1908). —  M ém oires de M adam e  

! P erregaux née de W attei'ille ( A H V B  V I).



BERNE 9 3

Porte  eie la G olalenm ciltgass  à Berne e t fosse aux ours en 1796. D'après un  dessin colorié de S. Weibel.

P or te  de Genève à Berne avan t  sa démolition en 1807. D'après un dessin de G. Lory,
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17. S e c o n d e  g u e r r e  d e  V i l l m e r g e n . Berne avait 
d'abord sou ten u  l ’abbé de Saint-G all favorable à l ’em pe
reur, m ais Zurich la  fit changer d ’opinion à partir de 
1707. Les deux v illes conclurent le 4 m ars 1707 un  ac
cord en faveur des su jets. L ’affaire du T oggenbourg d e
v a it être term inée a v a n t la  conclusion  de la  p a ix  euro
péenne à cause de l ’a ttitu d e  m enaçante de l ’em pereur ; 
ce fa it perm it à W illa d in g  de gagner le Conseil bernois à 
la guerre. Quand les gens du T oggenbourg entrèrent en 
cam pagne en février 1712, Berne ava it 40 000 hom m es  
disponib les, pour la  prem ière fois en uniform e et m unis  
.d’arm es d ’ordonnance. 20 000 furent chargés de garder 
la  frontière et 20 000 autres éta ien t prêts pour l ’attaq u e. 
U ne brigade bernoise aida à prendre l ’abbaye de Saint- 
Gall. Le 2 ju in , les Bernois et les Zuricois, qui s ’éta ien t 
réunis dans le F reiam t, prirent B aden ; Berne ob tin t la 
victo ire  décisive le 25 ju ille t. La p a ix  d ’A arau, du 11 
aoû t, donna à Berne, Zurich et C laris, B aden, le  bas 
F reiam t et R appersw il ; en outre Berne fu t adm is au 
gouvernem ent de Sargans, du R h ein ta l, de la Thur- 
g ovie  et du h au t F reiam t. La F rance ayan t soutenu  les 
catholiques, les pro testan ts ne participèrent pas au 
renouvellem ent de l ’a lliance en 1715. La direction des 
affaires su isses passa à Berne et Zurich, les deux grands 
cantons. La p a ix  ne p u t être conclue q u ’avec le suc
cesseur de l ’abbé Burgisser, le  15 ju in  1718. Le T oggen
bourg d u t renoncer à son autonom ie, m ais il ob tin t la 
liberté de confession.

18. L e  p a t r i c i a t . L e régim e bernois se développa au 
X V I I e s. dans le  sens oligarchique. Sa con stitu tion  est 
consignée dans le L ivre rouge (Botes B u ch ). Le peuple  
éta it m is à l ’écart, son concours n ’étan t plus n éces
saire. E n  1610 eut lieu  la dernière con su ltation  p op u 
laire. La v ille  considérait la  cam pagne com m e sa pro
priété, en droit public et privé. L ’É glise  incu lq uait aux  
su jets la  n o tion  du droit d iv in  des au torités. D epuis 
que Berne éta it un  É ta t  florissant, le droit de bourgeoi
sie et les fonction s pub liques n ’éta ien t p lus des charges, 
m ais des priv ilèges, q u ’une m inorité cherchait à se ré
server. Les adm issions de n ou vea u x  bourgeois éta ien t  
lim itées ; en 1635 l ’accès des fonction s leur fu t rendu  
plus difficile et en 1643, il leur fu t ferm é. D ès 1651 on ne 
reçut plus de n ou vea u x  bourgeois. La popu lation  de la  
v ille  éta it form ée en partie de personnes dépourvues de 
droits p olitiques et dont le  perm is de séjour d eva it être 
renouvelé chaque année, puis d ’h ab itan ts perm anents 
jou issan t du droit de bourgeoisie sans p articipation  aux  
fonction s publiques ; enfin des fam illes éligibles aux  
Conseils. Les m em bres de cette  dernière classe furent 
dénom m és pa tric ien s  dans une ordonnance de 1651, et 
le term e d ev in t usuel. Parm i ces derniers, il n ’y  ava it 
en réalité q u ’un cercle restreint de fam illes, environ  
80 sur 400, qui d éten ait les fonction s publiques. N i les 
artisans ind igènes, n i les étrangers ne p o u v a ie n ts ’élever  
au p atr icia t. La souvera ineté, autrefois entre les m ains 
du Conseil e t de la  com m unauté, fu t confiée défin iti
v em en t en 1649 au Conseil et au x  Bourgeois. On dési
gn ait sous le term e de Conseil le P e tit  Conseil ou Täg
licher R at, et sous celu i de Bourgeois le Grand Conseil ou 
les D eux-C ents. Le P e tit  Conseil, ou gouvernem ent, se 
com posait de 27 m em bres ; en fa isa ien t partie les deux  
chefs de l ’É ta t  : l ’avoyer en charge et l ’avoyer en d ispo
n ib ilité  qui alternaien t chaque année ; les quatre ban
nerets, à l ’origine officiers m ilitaires et auxquels on con
fia par la su ite  l ’adm in istration  des quatre juridic
tions, la  surveillance des affaires financières et le  droit 
de p résentation  au x  principales fonctions ; les deux  
directeurs des finances : le trésorier du pays allem and  
et celui du p ays de Vaud ; les dçux conseillers secrets 
du P e tit  Conseil (H eim licher), et les deux du Conseil 
des D eux-C ents. A  ces derniers éta it confiée la  défense 
des droits du Grand Conseil devant le  P e tit  Conseil. 
Le Conseil secret, form é d ’une partie du P e tit  Conseil, 
dirigeait les affaires im portantes de l ’É ta t. Les « Seize » 
ou « Seizeniers » com p léta ien t le  P e tit  Conseil pour les 
q uestions constitution n elles et ava ien t droit de présen
ta tio n  pour les élections au Conseil des D eux-C ents. D e
puis 1682, les D eux-C ents com p taien t au plus 299 dépu
tés ; la qualité de m em bre du Grand Conseil perm ettait 
de m onter à de plus h au tes fonctions et de devenir bailli.

Les fonction s d ’avoyer  et celles de grand ou p etit  con
seiller é ta ien t conférées à v ie  ; celles de m em bre des 
«Seize» duraient un an, celles de banneret quatre ans, et 
celles de bailli s ix  ans. Les élections a va ien t lieu  chaque 
année le lundi et le m ardi après Pâques ; en fa it  ce n ’était 
q u ’une confirm ation des au torités lorsque aucune place 
n ’éta it  vacan te . Les h au ts em plois et les sièges au P e tit  
Conseil é ta ien t repourvus s itô t  vaca n ts. La procédure 
éta it  com pliquée, m oitié  é lection , m oitié  tirage au  sort, 
afin  d ’év iter les m anoeuvres électorales. Le Grand Con
seil n ’éta it com plété que lorsque son effectif s ’appro
chait de deux cents ; tou s les h u it ou d ix  ans ava ien t 
alors lieu  les é lections. La cérém onie, qui ava it lieu  tous 
les d ix  ans au lundi de P âques, é ta it  un  grand jour de la  
république; de lu i dépendaient le b ien-être ou l ’in for
tun e de bien des fam illes. Ces sièges éta ien t fort recher
chés parce q u ’ils p erm etta ien t de devenir bailli. Ils éta ien t 
à la  n om ination  du p atr iciat, de sorte que les em plois 
éta ien t toujours réservés à un  p e tit  cercle de fam illes. 
L ’adm in istration  occupait p lus de 40 cham bres ou 
com m issions ; les jeunes patriciens s ’y  in itia ien t com m e 
volontaires au service de l ’É ta t. Les salaires n ’étaien t 
pas élevés. Le secrétaire d ’É ta t  recevait à titre d ’h om 
m e de confiance 3600 écus au  m axim u m  (le thaler ou  
écu v a la it environ ' 4 fr. 50). L ’avoyer  en charge to u 
chait 1480 écus, partie en nature ; un  m em bre du P e
t i t  Conseil 460 écus, un grand conseiller quatre m uids 
d ’épeautre. Cela ne suffisait pas à assurer l ’ex isten ce des 
patriciens qui se rattrapaien t sur les fonctions lucra
tiv es des d ix  directions et des cinquante bailliages. 
Ceux-ci éta ien t classés en quatre catégories qui rappor
ta ien t, outre T entretien com plet, la  prem ière de 14 à 
25 000 francs anciens, la  seconde de 10 à 18 000, la 
troisièm e de 8 à 15 000 et la  quatrièm e de 4600 à 8800. 
U ne fortune assez im portan te p ou va it ainsi être réalisée 
pendant les s ix  années que duraient les fonction s, ce qui 
rendit in év itab les les m enées électorales. E n  1710. le 
choix des baillis fu t rem is au  sort. Le p atriciat 
d édaignait les occupations bourgeoises com m e le 
com m erce. Les affaires de l ’É ta t é ta ien t ten ues avec  
beaucoup d ’ordre et d ’économ ie. Vers 1750 les revenus 
annuels s ’é leva ien t à 1 200 000 francs anciens dont 
6 à 7000 francs proven aien t d ’am endes. Il n ’y  eut plus 
d ’im pôt extraordinaire au X V I I I e s. D e grands b â ti
m ents furent constru its, com m e le Grenier et l ’hôp ita l 
bourgeois ; un réseau de routes fu t com m encé en 1740. 
L ’arm ée éta it à la  tê te  de tou tes celles des cantons su is
ses (voir chap, spécial) ; la  ju stice  é ta it  com pliquée et 
incorruptib le, le  com m erce et l ’industrie libres, l ’état 
ecclésiastique accessib le au x  su jets, le travail à dom icile 
heureusem ent allié à l ’agriculture. Les su jets suppor
ta ien t allègrem ent le joug  léger de l ’aristocratie. Berne 
s ’acqu it à l ’étranger la  rép u tation  d ’un É ta t  aristocra
tique m odèle.

Le revers de la  m édaille éta it  le m épris m anifesté  
pour la  culture in te llectu elle , l ’incurie apportée à 
l ’in struction  du peuple et l ’absence d ’esprit critique. 
Les attaq u es contre le patr icia t ne partirent jam ais des 
su jets, m ais seu lem ent des bourgeois m is à l ’écart. Les 
abus furent sou ven t b lâm és. A v a n t les élections au  
Grand Conseil en 1744, une adresse au gouvernem ent 
fu t m ise en circu lation. Ses auteurs furent bannis. La 
conjuration avortée de 1749 dont S. H enzi éta it  le chef, 
v ou la it rem placer le  p atriciat par une con stitu tion  
corporative. La cam pagne y  aurait perdu, aussi prit- 
elle parti pour le gouvernem ent. La jeu nesse patr i
cienne su iv it en général le  m ouvem en t philosophique  
de la seconde m oitié du X V I I I e s. V oltaire et M ontes
quieu éta ien t plus appréciés que R ousseau  qui fut 
chassé du territoire bernois en 1765. H aller lu i-m êm e  
v o y a it  son idéal dans une aristocratie am éliorée. Selon  
la coutum e bernoise, les tendances nou velles furent diri
gées dans un  sens utilita ire. J .-R .T sch iffe li fonda en 1759  
la société  économ ique pour l ’encouragem ent de l ’agricul
ture. E x ista ien t en outre : les sociétés littéraire, p atr io
tiqu e et m orale. L ’influence de l ’esprit nouveau  eut pour 
résu ltat la  fondation  de la  Société typographique en 1758, 
de l ’école d ’art en 1779, de l ’école littéraire en 1783, et 
de l ’in stitu t  politiq u e en 1787. Le caractère exclu sif du 
p atriciat eut pour conséquence de resserrer ses rangs ;
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L ’H ôtel de v il le  de B erne a v ec  l ’an cien  C onseil d es D eux-C ents avan t la  R évo lu tion  de 1798. D’après un d essin  au
M usée h istoriq u e de B ern e .

La p lace de la  cath éd ra le à B erne a v ec  la  p rocession  de la D iète  h e lv é tiq u e . D 'après un d essin  au M usée h ist, de Berne.
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de 1684 à 1784, 207 des 450 fam illes patriciennes s'étei-  
gnirent ; en 1787, il ne resta it plus que 68 fam illes 
régnantes. U ne décision de 1790 déclara que le nom bre 
des fam illes patr iciennes ne d eva it jam ais descendre 
au-dessous de 236 et que 76 d ’entre elles au m oins 
d evaien t être représentées au Grand Conseil. La bour
geoisie fut de n ou veau  rendue accessib le, et 28 fam illes  
y  en trèrent de 1790 à 1794.

La p olitique extérieure du X V I II 0 s. fu t calm e, Berne 
n ’a y a n t rien à con vo iter  ni à défendre. E lle resta  liée  
à la France par des cap itu lations m ilita ires : des troupes 
bernoises com battiren t pour ce p ays dans la  guerre de 
la  succession  d ’A utriche et dans la guerre de Sept ans. 
Berne fu t appelée à plusieurs reprises à in terven ir en 
faveur de ses voisins, en particulier elle s ’in terposa p lu
sieurs fois entre G enève et la France. E lle fu t  appelée  
encore par Frédéric-le-G rand à prononcer en 1767 dans 
l'affaire des Ferm es sou levée par la v ille de N euchâtel ; 
Berne donna raison à Frédéric. E n  1781, elle perm it au 
p a tr iciat fribourgeois, par un  prom pt secours, d ’étouffer  
la  révo lu tion  de C heneaux.

•19. C h u t e  d e  l ’a n c i e n n e  B e r n e . La p lupart des pa
triciens resta ien t ferm és à l ’esprit nouveau . Q uelques 
ten ta tives révolutionnaires dans le pays deV au d  en 1791 
furent sévèrem en t punies. Le danger d ’une guerre avec 
la France m enaça depuis 1792 à cause de la partie Sud 
du Jura, que Berne borda de troupes. La tension  s ’accrut 
sous le D irectoire. Après le coup d ’É ta t du 18 fructidor  
(4 septem bre 1797), les ennem is de Berne les plus achar
nés, R eubel et B onaparte, prirent à Paris une place en  
v u e . D ans son m ém oire du 11 septem bre 1797, La- 
harpe recom m andait au D irectoire l ’invasion  du pays  
de V aud. B onaparte traversa  la Suisse en novem bre, 
ne resta q u ’une dem i-heure à Berne et s ’y  m ontra très 
réservé. L ’a ttaq u e de cette  v ille  fu t décidée à Paris en 
décem bre. Les Français occupèrent la partie Sud du 
Jura le 15 et B ienne le 16. U n parti de la  guerre ayant 
à sa tê te  l ’avoyer  de Steiger fa isa it opposition  à celui de 
la p a ix  conduit par le trésorier Frisch ing. Ce dernier 
l ’em porta, e t la  D iète  d ’Aarau, de janvier 1798, fut  
aussi pour la  m odération . La R épublique L ém anique  
fu t décidée le 24 janvier à L ausanne. F .-R . von  W eiss, 
nom m é par Berne au h au t com m andem ent du pays de 
V aud, se m ontra incapable d ’agir quoique le peuple fût 
encore favorable à la v ille . Les Français conduits par 
Ménard occupèrent le pays de V aud. Berne lev a  ses 
troupes le 28 et fit appel au x  autres cantons. U n sou lè
vem en t à Aarau, le 4 février, fu t réprim é. A u com m en
cem ent du m êm e m ois, 19 000 hom m es couvraien t la 
frontière. Les autres cantons en voyèren t 4900 hom m es  
en to u t, dont les conseils de guerre respectifs se réser
va ien t l ’u tilisa tion . Les su jets des autres cantons 
éta ien t peu disposé à souten ir le patr icia t de Berne. 
52 députés de la cam pagne furent reçus le 2 février  
par le Grand Conseil ; le 3, on résolut de m odifier  
la con stitu tion  selon les idées nou velles. Le 4, le 
général Brune prit à Lausanne le com m andem ent des 
troupes françaises ; Schauenbourg opérait sous ses 
ordres dans le Jura. Le parti de la p a ix  à Berne fit m an
quer l ’a ttaq u e au m om en t favorable ; Brune entam a  
des n égociations, afin de gagner du tem ps pour renfor
cer son arm ée. E n  a tten d an t, la  désagrégation  m ena
çait les troupes bernoises. Le général en chef, Charles- 
Louis d ’E rlach, reçut le 26 février l ’au torisation  d ’ou
vrir les h ostilités le 2 m ars. Il é ta it trop tard . L 'u lti
m atu m  de Brune, qui expirait le 1er mars à 10 heures 
du soir, ex igea it la déposition  de l ’ancien gouvernem ent  
et le licenciem ent de la troupe. Le m atin  du 1er, il a tta 
quait déjà. Le 2, Schauenbourg prenait Soleure après 
un com bat près de L engnau. Fribourg to m b a it au m ê
m e m om ent. Le 3 et le 4 s ’écoulèrent sans com bats. 
L'aile droite bernoise éta it déjà dispersée, la  gauche  
s ’ap p u yait à la  Sarine et à la S ingine. Au centre, d ’Er- 
lach cherchait à form er la ligne Aarberg-G rauholz, 
m ais ses ordres furent contrecarrés par le conseil do 
guerre. Un nou veau  gouvernem ent, provisoire, se cons
titua le m atin  du 4 à Berne, dirigé par Frisching. La 
proposition de Brune d ’occuper la v ille fut rejetée. Le 
5, com m andés par Graffenried et W eber, les Bernois 
rem portèrent la victoire à N euenegg, m ais subirent une

défa ite  au Grauholz. L ’après-m idi à 2 heures, Schauen
bourg entrait dans la v ille .

La chute de l ’ancienne Berne éta it celle de la Confé
dération. Brune prom it de respecter la propriété privée, 
cependant des excès furent com m is. Le haut com m issaire  
G ottlieb  von  Jenner ne p u t sauver que 545 000 livres  
( 1 livre =  1 franc environ) du trésor de la v ille  qui 
s ’é leva it à 11 600 000 lb . Le reste et des titres pour une  
valeur d ’environ 18 m illions de francs tom b èrent aux  
m ains des Français. Ils em portèrent 250 canons et 
30 000 fusils des arsenaux, ainsi que trois ours tirés de 
leur fosse. La cam pagne fu t aussi éprouvée, les patriciens 
durent payer une contribution  de 6 m illions de livres, 
que Jenner p arv in t à réduire à 2 m illions. La consti
tution  h elvétiqu e du 28 m ars d iv isa  le territoire bernois, 
à titre de p un ition , en cantons de V aud, Oberland, 
Argo vie et Berne. Ce n ’éta ien t cependant que des cir
conscriptions do l ’adm in istration  h elvétiq u e : l ’ancienne  
Berne a v a it pris fin.

B ib lio g ra p h ie . —  H . Mercier : L a  S u isse  et le Congrès 
de B ade ( A S  G 1917). —  H . Tiirler : Im  B erner B ats-  
saale vor 200 Ja h ren  (H elvetia , revue de la Soc. d ’é tu 
d iants H elv étià , 1899). —  H . W annenm acher : D ie 
S tre itig ke iten  zw ischen ... B ie l u n d  dem. B isc h o f von Basel 
1693-1731. —T P.-O . Bessire : Le rôle des S u isses dans  
les troubles de l ’évêché de Bâle. —  E . Lerch : D er bern. 
K om m erzienra t im  IS . Jahrh . —  J . L andm ann : D ie  
ausw ärtigen  K a p ita la n la g en ... ( J S  G 28-29). —  K . B äsch- 
lin : D ie B lü tezeit der ökonom ischen Ges. in  B ern . —  
K . Geiser : Beiträge zu r  bern. K u ltu r  gesch. des 18. Jahrh . 
(N b l. lit. Gés. B ern  1891). —  E . B lösch : D ie aristo
kratische V erfassung  im  a lten  B ern  ( P J  IV ). —  H . 
X orrm ann : G eographisch-statist. D arstellung  des Schiuei- 
zerlandes  1. —  C. Meiners : B rie fe  über die Schw eiz.
—  G. Tobler : D as Protokoll des Schw eizerklubs in  
P a ris  ( J S G  28). —  C. M uller : D ie letzten Tage des 
alten B ern . —  M. von  Stürler : K orrespondenz von M e 
nard, B ru n e  u n d  Schauenburg  (A rch  S G  12, 14, 15, 16).
—  R. von  Erlach : Z u r  bern. K riegsgesch. des Jahres  
1798. —  G otti, von  Jenner : D en kw ü rd ig ke iten  m eines  
Lebens. —  E . Schw arz : D ie bern. K r ieg sko n tr ib u tio n  
1798. —  K . L. S te ttier  : E rin n e ru n g e n  ( B T  II , 1910)
—  E . Jöhrin : Der K a n to n  Oberland 1798-1803. —
E . von  R od t : B ern  im  18. Jahrh .

20. R e c o n s t i t u t i o n  d e  l ’É t a t  b e r n o i s . Elle débuta  
avec la  con stitu tion  de M alm aison, du 29 m ai 1801. 
L'Oberland fu t de nouveau  rattaché à Berne, quoique  
d ’abord in com plètem en t : la justice  et la Chambre adm i
n istrative en éta ien t encore détachées. La m unicipalité  
de la  v ille retom ba aux m ains des patriciens ; elle pro
te sta  le 20 juin  1801 contre la séparation de Vaud et 
d ’A rgovie. Les troupes françaises se retirèrent en été  
1802. U n parti secret de patriciens, con stitué  en 1798, 
développa des ram eaux en A rgovie et dans l ’Oberland, 
et fit la révo lu tion  de septem bre 1802. Le 12 septem bre, 
R . von  E rlach et May v o n  Schottland sou levèrent l ’Ar
govie : le 17, N .-F . von  M ulinen et N .-R . von W atten -  
w yl l ’Oberland (S teck likrieg j. E [finger m archa sur Berne ; 
le  gouvernem ent h elvétiqu e cap itu la  le 18 ; les vainqueurs 
entrèrent le 20 dans la  v ille ; le"21, l ’avoyer et les deux  
conseils de 1798 rentrèrent en fonctions et une com m is
sion d ’É ta t form a un gouvernem ent provisoire. Mais la 
m ission de M ulinen à Paris échoua. Le général N ey, 
envoyé par B onaparte en qualité de m inistre p lén ipo
ten tia ire, fit entrer une arm ée en Suisse. Les autorités  
helvétiqu es furent rétablies. L ’A cte de M édiation porta  
préjudice à Borne, qui perdit ses possessions hors du 
canton  : Vaud et A rgovie. Son gouvernem ent provisoire  
fu t com posé de quatre patriciens et de trois unitaires 
sous la présidence de N .-R . von  W atten w vl.

21. L ’A c t e  d e  M é d i a t i o n . La nouvelle constitution  
im posée par B onaparte p révoyait pour Berne cinq dis
tricts : Oberland, M ittelland, ville de Berne, E m m ental, 
Seeland, d ivisés chacun en treize collèges électoraux. 
Chacun des 65 collèges n om m ait un m em bre du Grand 
Conseil et quatre candidats choisis dans les quatre dis
tricts dont elle ne fa isa it pas partie. D es 260 candidats, 
la m oitié, so it 130, éta it désignés par le sort pour faire 
partie du Grand Conseil avec les 65 m em bres élus direc
tem en t par les collèges. Pour être électeur en ville , il
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fallait posséder lOOOlivres su isses et 500 livres à la cam 
pagne; pour être porté sur la liste  des cand idats, la for
tune exigib le s ’é leva it à 20 000 livres et à 5000 livres 
pour pouvoir être nom m é d irectem ent par le  collège. Le 
P etit  Conseil ou gouvernem ent com p tait 27 m em bres 
dont 2 avoyers ; il é ta it  élu par le Grand Conseil où ses 
m em bres siégeaien t aussi. U n Conseil d ’É ta t de six  m em 
bres d isposait de pouvoirs extraordinaires pour veiller  
à la  sécurité de l ’É ta t . La plus h au te  au torité  ju d i
ciaire éta it la  Cour d ’appel form ée de 13 m em bres du 
Grand Conseil sous la présidence de l ’avoyer  non  en 
fonctions. Berne ne posséda jam ais un gouvernem ent 
aussi pu issant que sous l ’A cte de M édiation. Ce dernier 
fu t accepté froidem ent par la v ille et la  cam pagne. 
Les patriciens obtinrent la m ajorité au x  élections du  
9 avril 1803 au Grand Conseil ; 121 bourgeois de Berne 
furent élus. Les unitaires n ’obtinrent que trois sièges au  
P etit  Conseil. Les avoyers furent N .-K .v o n  W atten w yl

La situ a tion  p olitique n ’éta it cependant pas satisfa i
san te  ; le peuple éta it sévèrem ent surveillé et la presse 
censurée. B ien des m esures im politiques furent prises sur 
l ’in terven tion  de N apoléon , ce qui excita  la  colère du 
peuple. Lors du renouvellem ent de la liste  des candidats  
au Grand Conseil, en 1808, 24 collèges vo tèren t contre  
le gou vern em en t. Q uelques-uns des vo tes furent sim ple
m ent annulés. Malgré son pouvoir, le gouvernem ent 
éta it dans une situ a tion  difficile entre les patriciens 
in transigeants et N apoléon . Berne se ressentait m oins  
du blocus con tinenta l que la Suisse occidentale, mais 
après le tar if de Trianon, de 1810, les m agasins de 
denrées coloniales restèrent ferm és pendant plusieurs 
sem aines. Comme les autres cantons, Berne d evait  
fournir son con tingent de troupes à N apoléon et malgré 
le peuple, le gou vernem ent fu t obligé d ’accorder aux  
recruteurs des pouvoirs étendus. Les frais du recru
tem en t se m onta ien t à 221 000 francs au 1er ju ille t

Berne en  1730 en v iron ,  d'après une

et N .-F . von  M ulinen. U n décret du Grand Conseil, du 
10 ju in  1803, d iv isa  le canton  en 22 d istricts. Tous les 
Bernois au-dessus de 16 ans prêtèrent serm ent le 18 ju il
le t. U ne loi de m ai 1804 im posa le  service m ilitaire de 
16 à 5 0  ans. La restauration  des finances fu t une œ uvre  
difficile. D es valeurs q u ’il ava it sauvées, Jenner rem it 
au gouvernem ent 900 000 francs en espèces et 4 800 000 
francs en valeurs anglaises pour le m om ent im possibles 
à négocier. Les recettes éta ien t form ées du produit de 
l ’ohm geld, des régales et des redevances. Les anciens 
péages divers furent rétablis quoique m odérém ent. U ne  
stricte économ ie et un  train  m odeste firent m onter à fin 
1813 le trésor de l ’É ta t à deux et dem i m illions de francs 
environ. En vertu  de l ’A cte de M édiation, l ’É ta t  dut 
donner à la  v ille  de Berne une com pensation  pour les 
possessions q u ’elle ava it perdues. Par l ’acte  de dotation  
du 20 septem bre 1803, celle-ci reçut des prés et des 
cham ps dans ses environs, les forêts de Brem garten et 
du Forst, des v ignes au  bord du lac de B ienne, des 
établissem ents de b ienfaisance avec  leur fortune, so it  
l ’hôp ita l de l ’Ile , l ’h ôp ita l bourgeois, l ’orphelinat, la  
bibliothèque de la  v ille , e tc . La loi du 7 m ai 1804 
confia à l ’É ta t l ’adm inistration  des biens d ’église ; les 
ecclésiastiques dem eurèrent expressém ent serviteurs 
de l ’église et non de l ’É ta t. L ’ordonnance judiciaire  
de 1761, com plétée par la  lo i pénale h elvétiqu e de 
1799, fu t réintroduite com m e code civil et pénal. 
L’organisation scolaire de la  v ille  fu t rénovée en 1805 
et com prit une école élém entaire, un gym nase inférieur 
et supérieur, une académ ie (voir chap. E c o l e s ) .  Les lois 
sur l ’étab lissem ent, la  liberté de trava il, l ’assistance, 
etc., éta ien t à p lusieurs po in ts de vu e rem arquables. 
La tolérance régnait en m atière de religion ; en 1804 le 
culte catholique fu t de nouveau  autorisé dans la ville .

DHBS II —  7

g ra vu re  sur  cu ivre  de R . Gardel le .

1810 et des m esures toujours plus sévères durent être  
prises ju sq u ’en 1813 pour en assurer la  bonne m arche. 
Des éd its de cette  année-là punirent de quatre ans de 
service m ilitaire tous les délits ne portant pas a tte in te  
à l ’honneur.

22. F i n  d e  l a  p é r i o d e  d e  M e d i a t i o n .  La censure 
bernoise ne fit connaître la n ouvelle de la b ataille de 
L eipzig que le 2 novem bre 1813. Les patriciens in transi
geants com m encèrent im m édiatem ent à s ’agiter, dans 
l ’espoir de rétablir l ’ancienne Berne. Les patriciens m o
dérés, parti du gouvernem ent, souh aita ien t aussi le re
tour de Vaud et de l ’A rgovie. Ces v isées provoquèrent 
la  m éfiance du reste de la  Suisse. Le gouvernem ent v o u 
la it  garder les frontières, tand is que les «A bsolus» dé
siraient l ’entrée des A lliés. Quatre d ’entre eux, le com ité  
de W aldshut, se rencontrèrent en ce lieu  au com m ence
m en t de décem bre chez le com te Johann von  Salis, 
agent de M etternich, puis chez ce dernier lu i-m êm e au  
quartier-général de Fribourg-en-Brisgau et plaidèrent 
auprès des A lliés l ’envah issem ent du sol suisse. Là- 
dessus l ’am bassadeur autrichien vo n  Schraut dem anda  
le 18 décem bre la  retraite du gouvernem ent m oyennant 
quoi l ’A utriche prom etta it à Berne Vaud et l ’A rgovie. 
U ne lu tte  v io len te  s ’engagea au sein du gouvernem ent ; 
le 21 lu i p arvenait la nouvelle de l ’entrée des A lliés et 
dans l ’après-m idi du 23, le  Grand Conseil, chargé de 
prendre la  décision, abrogea l ’A cte de M édiation. A  la  
m êm e heure, les A utrichiens entraient à Berne. 139 
m em bres de l ’ancien Grand Conseil se réunirent le 24 et  
nom m èrent une com m ission d ’É ta t, com posée d ’Ab- 
solus et de M odérés, à titre  de gouvernem ent provisoire. 
L ’arm ée de Schw arzenberg, forte de 75 000 hom m es, 
traversa les territoires bâlois et bernois à la  fin décem 
bre, en cinq colonnes. Elle im posa de m ultip les réqui-

Février 1922
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sition s et répandit le ty p h u s avec  elle. Aarbcrg dut 
héberger ö l  000 hom m es et 15 000 ch evau x  en trois 
sem aines ; trois h ôp ita u x  m ilita ires durent, être orga
nisés à Berne et un  à Frienisberg. L a m aladie se répan
dit dans la p op u lation . L a n o te  des frais se m onta à 
358 000 il. ; l ’A utriche en p ay a  253 000. La procla
m ation  de la  com m ission  d ’Ê ta t , le 24 décem bre, éta it  
in titu lée  « A  nos su jets ». E lle réclam ait entre autres le 
retour de V aud e t  de l ’Argo v ie , ce qui lui v a lu t  une  
réponse ind ignée des deux cantons et du reste de la 
S uisse. Les A bsolus, dépourvus de l ’appui autrich ien, 
durent céder le pas au x  M odérés, qui rev in ren t au pou
voir. Le 12 jan v ier  1814, le Grand Conseil se com p léta  à 
200 m em bres ; 99 sièges'furent réservés à la  cam pagne. 
Le 14, il nom m a 21 m em bres du P e tit  Conseil, les six  
autres restèrent à la cam pagne. Les avoyers furent 
N .-R . von  W atten w yl et N .-F . von  M ulinen. U n Conseil 
secret de cinq m em bres d irigeait le P e tit  Conseil. 
C ette transform ation  con stitu tion n elle  n ’am enait pas 
au pouvoir de personnalités n ou velles. Le 8 février, 
43 représentants de la cam pagne furent provisoire
m en t élus à Berne. La D iète  de Zurich a yan t reconnu  
les cantons de V aud et d ’A rgovie le 29 décem bre 
1813, Berne n ’en voya  pas de dép u té à cette  assem 
b lée, m ais prit part, le 17 m ars 1814 à Lucerne, à une  
D iète séparée, avec sep t cantons réactionnaires. E lle  
renonça, le 21 m ars, d evan t ce tte  assem blée, au p a y s de 
V aud, m ais non à l ’Argo v ie . A u début de m ars, les m o
narques alliés réunis à C haum ont, reconnurent ces deux  
can tons. La D iète  de Lucerne se sépara et Berne p arti
cipa dès lors à Zurich à la  d iscussion  du P acte  fédéral. 
Le Grand Conseil bernois repoussa le prem ier projet de 
P acte  fédéral parce q u ’il ne ten a it pas com pte de ses 
visées sur l ’A rgovie. Le second fu t ratifié le 31 août 
après les exp lication s de W atten w yl. Berne tém oign a  
lon gtem p s de l ’in im itié  pour Vaud et l ’A rgovie que sou
ten a ien t les am bassadeurs étrangers, en particu lier Capo 
d ’Istria, représentant du tsar. L ’ag ita tion  n aq u it en 
H au te-Argo v ie , puis des troubles graves éclatèrent dans 
1’Oberland ; un  sou lèvem en t à Interlaken  le 23 août 
dut être réprim é par la  troupe. U ne conjuration  dém o
cratique contre B erne, app u yée par le tsar, fu t dévoilée  
en janvier 1815 par une feu ille  v o lan te  : Correspondance  
et autres lettres secrètes, co llection  d ’actes et de lettres  
dont l ’éd iteur fu t in u tilem en t recherché.

Berne fu t représentée au Congrès de V ienne par le 
conseiller Zeerleder, chargé de revendiquer l ’A rgovie et 
de sauver les titres anglais détenus par le gou vernem ent 
depuis 1803. Ces titres se m onta ien t alors à £ 292 000 de 
cap ita l et £  150 000 d 'in térêts courus depuis 1798. Vaud  
et A rgovie v ou la ien t partager cette  som m e avec  Berne, 
et d ’autre part la D iète  la réclam ait pour le payem ent  
de la d ette  h elvétiq u e. On se m ontrait à V ienne très peu  
favorab le à Berne. Le 5 m ars 1815, les puissances s ’ac
cordèrent sur les points su ivan ts : reconnaissance du 
principe de la représentation  populaire, un tiers des 
sièges du Grand Conseil réservé à la  cam pagne, la bour
geoisie de la  v ille ouverte à la cam pagne. Le Congrès 
reconnut le  20 mars les cantons de Vaud et d ’A rgovie; 
Berne reçut en dédom m agem ent l ’ancien évêché de 
B àie. Le capita l anglais lui fu t attrib u é, m ais les in té 
rêts furent em ployés à l ’am ortissem ent de la d ette  h el
vétiq u e . Malgré la déception  q u ’en éprouva Berne, 
W a tten w yl p arv in t à faire accepter ces cond itions par 
le  Grand Conseil, le 28 avril, par 135 v o ix  contre 37. 
A  la nouvelle  du retour de N apoléon , Berne lev a  6700  
hom m es et 31 canons pour l ’expéd ition  en B ourgogne. 
Sa quote-part des frais, 1 800 000 francs, fu t couverte  
par des im pôts de guerre et des em prunts. Le 7 janvier  
1815, le Grand Conseil décida de com pléter la con sti
tu tio n . Il publia le  21 septem bre V U rkundliche E rk lä 
ru n g , ou con stitu tion  de la restauration . Les anciens 
privilèges des com m unes et cam pagnes éta ien t garan
tis dans la m esure où ils s ’accordaient avec le bien de 
l ’É ta t. Les fonctions officielles éta ien t accessib les à tous  
les bourgeois. Les grandes localités de la  cam pagne  
eurent chacune deux représentants au Grand Conseil, les 
plus p etites  un , les grands d istricts trois, les autres deux, 
le Jura treize. Le Grand Conseil y  a jouta it douze bour
geois cam pagnards, ce qui p orta it à 99 le nom bre des

d ép u tés. Leur m and at éta it in am ovib le . Le droit de 
v o te  éta it confié dans les v illes au Conseil de com m une, 
dans les d istricts à l ’assem blée des juges de d istrict, aux  
conseillers com m unaux, au x  m em bres du Consistoire et 
a u x  quatre plus riches h ab itan ts du d istrict. La loi 
fondam enta le  du 4 janvier 1816 pour l ’élection  des 200 
grands conseillers de la  v ille  p rév o y a it que cette  assem 
blée se com pléterait elle-m êm e, de sorte que les fam illes 
non patr iciennes, so it la  forte m ajorité de la  bourgeoisie, 
en é ta ien t exclues. Les 27 m em bres du P e tit  Conseil 
éta ien t élus par le Grand Conseil. Le gou vernem ent 
dépendait ainsi davan tage du Grand Conseil que sous 
l ’A cte de M édiation, m ais les élections populaires éta ien t 
supprim ées et la cam pagne très peu représentée.

Les titres anglais furent réalisés en 1816 avec  37 % 
de perte sur le cours ; 3 500 000 francs, ancienne valeur, 
rentrèrent dans la  caisse de l ’É ta t bernois. Par l ’accord  
com plém entaire de la  d euxièm e p aix  de Paris, de 1818, 
la  France fu t contrain te de rem bourser le 13 % des 
som m es en levées en 1798, m ais elle p arv in t à réduire 
ce m odeste d édom m agem ent à 469 000 francs, ancienne  
valeur.

23. R é u n i o n  d e  l ’é v è c h é  d e  B a l e . A la fin de 1813, 
les A lliés ava ien t occupé l ’évèché de B àie, devenu  fran
çais depuis la R évolu tion . Il form ait une sorte de terre 
va ca n te , dont les destinées a lla ien t être rem ises à la  
décision du Congrès de V ienne. L ’évêché fu t offert une 
prem ière fois à Berne, qui le refusa le 31 m ars 1814, 
puis le Congrès décida, le 20 m ars 1815 que l ’évêché et 
le  territoire de B ienne feraient d orénavant partie du 
canton  de B erne. En é ta ien t excep tés une douzaine de 
com m unes, du d istrict d ’A rlesheim , qui furent ra tta 
chées à Bale, et une p etite  en clave, près de Lignières, 
donnée en to u te  souveraineté au canton de N eu ch âtel. 
Le peuple jurassien  ne fu t pas consu lté, m ais, cepen
dant, il accueillit cette  sentence par des dém onstrations  
de jo ie . Les puissances posèrent com m e cond ition  de 
cette  rem ise l ’accom p lissem en t des stip u lation s du 
5 m ars 1815 ; cette  difficulté ne fu t résolue que par 
V U rkundliche E rk lä ru n g  du 21 septem bre. E ntre tem ps, 
le com m issaire fédéral H .-K . Escher, adm inistra l ’évê
ché. L ’A cte  de réunion, du 23 novem bre 1815, contenait  
entre autres d ispositions : la  reconnaissance de la  reli
gion catholique ; le rem placem ent de la lég islation  
civ ile  française par les anciennes coutum es de l ’évêch é ; 
le code pénal bernois su b stitu é  au code pénal français. 
L ’im pôt foncier é ta it  m ainten u , les im pôts indirects du 
régim e français é ta ien t rem placés par les régales et les 
im pôts in d irects du canton de Berne. Les com m unes 
recouvraient leur autonom ie. Le 21 décem bre 1815, la  
C onfédération rem it l ’évêché au canton de B erne. A 
cette  occasion, ce dernier prit à son com pte 326 000  
francs, ancienne valeur, que l ’évêché d eva it encore à 
titre  de contribuì ions. Le serm ent de fidélité à l ’É ta t de 
Berne de tou s les fonctionnaires ecclésiastiques et la ï
ques, fu t  reçu à D elém ont, le 14 ju in  1818, par l ’avoyer  
de W atten w yl.

2 4 .  L a  R e s t a u r a t i o n .  Les affaires p o litiq u es éta ien t 
aux m ains de W atten w y l, M ulinen, Jenner et Friedrich  
von F ischer qui représentaient dans sa p lén itu d e le ré
gim e patricien . Les sessions m ensuelles du Grand Conseil 
éta ien t secrètes, aucun jeto n  de présence n ’éta it payé en 
sorte que les députés de la cam pagne n ’y  a ssista ien t pas 
régulièrem ent. Les lu ttes  de parti se déroulaient entre 
les A bsolus et les Modérés ; les prem iers ex c ita ien t con
tre le gouvernem ent la v ille  dont la  bourgeoisie éta it m é
con ten te d ’être m ise à l ’écart. Le ch ef des A bsolus éta it 
K .-L . von  H aller, ennem i personnel des avoyers. Comme 
cham pion des idées de la  R estauration , il jo u issa it d ’une 
renom m ée européenne et se sen ta it m is à l ’écart à Berne. 
Après sa conversion secrète au catholic ism e, à Fribourg  
en 1820, il se rendit à Paris et fu t exclu  des affaires p u 
b liques de Berne où il ne rev in t p lus. Lors des années de 
disette  de 1816 et 1817, Berne fu t m ieu x  approvisionnée  
que les autres cantons grâce à de sages m esures. Lors de 
l ’inon dation  du Seeland en 1816 les prem iers p lans pour 
l ’assèchem ent des m arais furent dressés. Le tricentenaire  
de la  R éform ation  fu t so lennellem ent fê té  le  1er juin  
1828. A ucune secte particulière n ’éta it to lérée ; les pié- 
tistes furent punis en 1329à cause de leurs réunions dans
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l ’église française. La R estauration  fu t un tem ps de 
relèvem ent économ ique p articu lièrem ent pour l ’Ober- 
land et le  Jura. La v ie  politiq u e éta it calm e. Le seul 
journal, le Schw eizerfreund , n ’éta it pas pris au sérieux. 
De longues négociations eurent lieu  au su jet du réta 
b lissem ent de l ’évêché de Bàie qui in téressa it Berne à 
cause du Jura. (Voir art. B a l e , D i o c è s e  d e .)

Les relations avec  l ’étranger restèrent ten du es p en 
dant la  R estauration . H aller et sa cabale dénonçaient 
Berne auprès des cours com m e un  nid de jacob ins. Au  
Congrès de V ienne le  gou vernem ent paraissait réaction 
naire, il fu t su b item en t qualifié de libéral. Des attaq u es  
violen tes partirent de Paris, e t des scènes pénibles 
eurent lieu  avec l'am bassadeur M oustier qui aurait 
volontiers renversé le régim e m odéré. Il fu t rappelé en 
1825. La m êm e année l ’offre napolita ine d ’une cap itu 
lation  m ilitaire fu t refusée ; en 1828, par contre, N aples 
fu t autorisée à lever  un  régim ent de l 500 hom m es durant 
30 ans, le régim ent de H ollande a yan t été licencié cette  
année-Ià. En 1827, M ulinen abandonna ses fonctions  
d ’avoyer ; son successeur, F . von  F ischer, fu t  élu malgré 
les A bsolus.

25. L a  R é g é n é r a t i o n . U ne D iète se t in t  en 1830 à 
B erne où les libéraux s ’éta ien t réunis à l ’occasion du tir 
fédéral. A la  nouvelle  de la v icto ire de la  révo lu tion  à 
Paris, la  D iète se sépara le 6 août. Berne craignait une  
a ttaq u e française et ne reconnut L ouis-P hilippe que le 
8 octobre. Celui-ci, irrité, encouragea la  révo lu tion  à 
B erne. L ’opposition  v in t du Jura, condu ite p arStockm ar, 
et des villes de la cam pagne, Berthoud en particulier, où 
les frères Schnell la  d irigeaient. Le gouvernem ent éta it  
p aralysé par les lu tte s  de parti, les A bsolus s ’opposant 
à to u te  concession. D es troupes furent concentrées en 
v ille  et un journal gouvernem ental, la  N eue Schw eizer 
Z e itu n g , fu t fond é. U ne fin de non-recevoir a yan t été  
opposée au x  dem andes présentées à l ’in stigation  des 
frères Schnell par le  Conseil de B erthoud, l ’ag ita tion  se 
répandit dans le p ay s. Le 5 décem bre, le gouvernem ent 
lu i-m êm e proposa au Grand Conseil de répondre aux  
désirs du peuple. A u paravant ava it eu lieu  à Berthoud  
la réunion des hom m es de confiance que le h au t bailli 
von E lïlnger ava it va in em en t essayé d ’em pêcher. La 
décision et la  proclam ation  du 6 décem bre v inrent trop 
ta rd . D es arbres de liberté furent dressés dans le  Seeland  
et des gardes civiques organisées dans le  Jura, où se 
m anifesta ien t des tendances séparatistes. La D iète ex 
traordinaire du 23 décem bre se refusa à souten ir l ’an
cien état de choses. Les A bsolus levèren t des troupes 
soldées. U ne lev ée  en m asse de la  cam pagne contre 
Berne fut décidée pour le 10 janvier. Ce jour-là, les chefs 
du m ouvem ent, qui craignaient de ne plus le m aîtriser, 
organisèrent une journée populaire à M unsingen où 
par Karl Schnell, une con stituan te  fu t dem andée. 
Sur la proposition  de Fischer, Je Grand Conseil résolut 
alors, dans sa séance du 13 janvier, de confier la revision  
de la con stitu tion  à une con stituan te , le gouvernem ent  
ayant perdu la  confiance du p ays. Ce fu t  l ’abdication  
du patriciat. Les libéraux l ’em portèrent les 7 et 9 février  
aux élections indirectes à la con stituan te . Quelques 
patriciens, dont W atten w yl, refusèrent un  m andat. La 
constituante se réunit le 18 février. Ses travau x  furent 
suivis par la  presse de tous les partis, sub item ent éclose. 
Le 2 mai fu t  fondée l ’association  défensive des Blancs 
(libéraux), com prenant un  grand nom bre de sections. 
Les Noirs (patriciens) opposèrent une autre association  
(Sicherheits verein ). La C onstitution  fu t term inée le 
7 juillet, datée de ce jour, et acceptée le 31 à une écra
sante m ajorité. L ’ancien gou vernem ent se retira le 
21 octobre. Son appel du 20 fu t l ’ém ou vant adieu du 
patriciat au p ays. La n ouvelle C onstitution  contenait 
les principes su ivan ts : souveraineté du peuple, égalité  
devant la lo i, liberté de croyance pour les réform és et 
les catholiques-rom ains, liberté de trava il, de com m erce 
et d ’établissem ent. D es im pôts directs p ou vaien t être 
introduits. A ucune fonction  publique n ’éta it plus con
férée à v ie . Le Grand Conseil com p ta it 240 m em bres 
nommés pour six  ans : 200 d ’entre eux é ta ien t élus indi
rectem ent par le peuple. Le droit de vo te  éta it conféré 
aux citoyens âgés de 23 ans et possédant 500 francs, 
ancienne valeur, l ’élig ib ilité à ceux qui ava ien t 29 ans

et 5000 francs de fortune. 40 m em bres éta ien t à la nom i
nation du Grand Conseil. Un renouvellem ent par tiers 
a va it lieu  tous les deux ans. Le L andam m ann, nom m é 
pour un an, éta it le prem ier fonctionnaire de l ’É ta t et 
présidait le Grand Conseil. Ce dernier exerçait les droits 
souverains et le pouvoir législatif, nom m ait le Conseil 
d ’É ta t  et le tribunal cantonal, ainsi que les députés à la 
D iète . Ses séances éta ien t publiques. Le gouvernem ent 
com prenait 17 m em bres nom m és pour six  ans ; le tri
bunal cantonal 11 juges et 4 suppléants dont le  m andat 
durait 15 ans. Les tribunaux de district éta ien t com 
posés de q u atte  juges, et d ’un président juriste désigné 
par le  gouvernem ent. Les com m unes ava ient une adm i
n istration  autonom e. Cette constitution  fondait la 
dém ocratie représentative. Les élections au Grand Con
seil, d 'autom ne 1831, donnèrent la  m ajorité au x  lib é
raux. Sur 34 patriciens élus, 17 résignèrent leur m andat. 
D eu x m em bres de l ’ancien gouvernem ent, von  Tschar- 
ner et von  Lcrber devinrent avoyer et landam m ann. 
D ’autres fonctions élevées passèrent au x  m ains des 
patriciens. Tous les officiers et les ecclésiastiques durent 
prêter serm ent à la nouvelle constitution  à la fin de 
1831. Les curés du Jura obtinrent l'autorisation du pape. 
73 officiers patriciens qui refusèrent le serm ent furent 
licenciés en janvier 1832. D ans la v ille de Berne, le 
nou veau  gou vernem ent éta it an tipath ique. U n décret 
du 19 m ai 1832 con stitua  une com m une d ’hab itan ts à 
côté de la com m une bourgeoise. Le 1er août de la  m êm e  
année, le service de la poste fu t retiré à la fam ille Fischer 
et exp lo ité  par l ’É ta t. Les inquiétudes au sujet de la 
fortune de la  com m une bourgeoise provoquèrent la  
conjuration de l ’H ôtel d ’Erlach. Les bourgeois accum u
la ien t en ce lieu  des m unitions provenant de N euchâtel. 
Von L entulus fa isa it des enrôlem ents dans la population  
de la v ille , von  W erdt à Toffen, le m ajor von F ischer 
à E ichberg près d ’U etendorf. Le gouvernem ent fut 
averti et com m ença les arrestations le 28 août. Les trois 
m eneurs purent s ’enfuir, par contre le com ité bourgeois 
des Sept avec  l ’ancien avoyer von  F ischer à sa tête , put 
être saisi. L ’H ôtel d ’Erlach fu t occupé. U ne excitation  
énorm e s ’en su iv it ; les villes libérales de la  cam pagne  
furent m unies de canons. Le procès des conjurés dura 
lon gtem p s. Le tribunal cantonal rendit son jugem ent 
le 30 décem bre 1839 contre 293 inculpés. 83 furent 
libérés, les autres furent incarcérés, bannis et condam nés 
aux frais. Le Grand Conseil proclam a une am nistie le 
28 février 1840, dont on ne fit usage que partiellem ent. 
Cinq conjurés, dont l ’ancien avoyer von  Fischer, sub i
rent leur peine à Thorberg. Les hom m es de la  R égéné
ration éta ien t rem plis de bonne vo lo n té , m ais irrésolus 
dans leur nouvelle  s itu ation . Ils regardaient avan t to u t  
à leur parti et ne travailla ien t que pour lu i. C’est ce qui 
explique l ’âpreté des lu ttes  de parti, la  m esquinerie des 
rivalités des personnes et la  crainte de l ’opinion publi
que. On ne fit rien pour am éliorer les rouages de 1 adm i
n istration, que Stockm ar déclarait intolérable ; pour 
le bien du peuple peu de chose. La Banque cantonale  
fu t fondée en 1834. On s ’intéressa  surtout à l ’école ; 
en 1833 s ’ouvrit l ’école norm ale de H ofw il ; en 1834, 
l ’académ ie d ev in t un iversité.

La politiq u e extérieure éta it confiée à Karl Schnell et 
à Tscharner. Le concordat des Sept cantons fu t fondé le  
17 m ars 1832 à l ’in stigation  entre autres de Karl Schnell. 
Les questions extérieures, surtout l ’affaire des fugitifs, 
furent au reste insuffisam m ent résolues. L ’expédition  de 
Savoie en 1833 et l ’affaire du Steinhölzli de 1834 procu
rèrent des em barras et des désagrém ents au gouver
n em ent. (Voir l ’article B o m b e l l e .) Les A rticles de 
B aden, ratifiés par le Grand Conseil de Berne, provo
quèrent en février 1836, dans le Jura catholique, un  
sou lèvem en t dirigé par le vicaire général G uttat. Il fut 
réprim é m ilita irem ent, m ais L ouis-P hilippe in terv in t et 
par l ’entrem ise de son am bassadeur M ontebello, exigea  
sous m enace d 'occupation du Jura la  suppression des 
articles de B aden . Le Grand Conseil se soum it le 2 ju illet. 
L ’affaire de l ’espion Conseil fu t  la cause d ’une nouvelle  
difficulté avec la France et va lu t à la Suisse et parti
cu lièrem ent à Berne, canton vorort, une hum iliation  
in ju stifiée . P en dan t ce tem ps les frères Schnell lu tta ien t  
àprem ent contre les radicaux, qui ava ien t entre autres
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pour chefs N euhaus et les frères Ludw ig et W ilhelm  
Snell, deux fug itifs a llem ands au xq u els K . Schnell ava it  
trou vé des postes de professeurs à l ’un iversité . A l ’oc
casion d ’une te n ta t iv e  d ’ém eu te le  5 ju ille t 1836 à l ’ou
vertu re du tir  fédéral à L ausanne, L udw ig Suoli fu t  
arrêté et exp u lsé du p ay s. Les puissances étran
gères dem andèrent des m esures fédérales contre les 
agissem ents des réfugiés ; la France alla ju sq u ’à m en a
cer d ’un blocus herm étique. La D iète  de Berne adopta  
le 11 aoû t le  concordat des étrangers. D ans la poursuite  
des réfugiés, ce fu t dès lors Berne qui m it le plus 
d ’âpreté, con d u ite  par les frères Schnell et Tscharner. 
La lu tte  avec  les rad icaux en fu t  d ’au tan t p lus v iv e . E n  
1837, les Schnell se ravisèrent et cherchèrent à gagner  
les rad icau x  en s ’a ttaq u an t a u x  patr iciens. L ’associa
tion  de ces derniers fu t d issoute par une loi d ’excep tion , 
le  8 m ars 1837. D ans l ’affaire du trésor sau vé en 1798, 
des a ttaq u es in justifiées de d étournem ent av a ien t été  
lancées, m ais Zeerleder fu t acq u itté . L ’affaire de la 
d otation  de la  com m une bourgeoise fu t une a ttaq u e du 
parti du gou vern em en t contre la  fortune de la bour
geoisie ; elle échoua, le Grand Conseil a y a n t refusé de 
su ivre les Schnell. Ceux-ci a tte ign iren t en 1838 l ’apogée  
de leur pouvoir : K arl é ta it  conseiller d ’É ta t  et direc
teur de la  police centrale, H ans, landam m ann. Les radi
caux saisirent l ’occasion de l ’affaire N apoléon . Les 
Schnell dem andèrent au Grand Conseil le 24 novem bre  
1838 de faire droit à la  dem ande française d ’expulser de 
Suisse le prince L ou is-N apoléon . Les rad icaux, avec  
N euhaus à leur tê te , s ’y  opposaient et l ’em portèrent par 
106 v o ix  contre 104.11s é ta ien t secrètem ent inform és de 
T hurgovie que le prince s ’en irait vo lon ta irem en t. Le 
jour su iv a n t, les Schnell déposaient leurs m and ats.

Leur successeur fu t  K arl N euhaus, de B ienne, qui de
v in t  a v oyer  en 1839 ; c ’é ta it  la prem ière fois que cette  
charge n ’éta it pas confiée à un bourgeois de Berne. Il 
entra b ien tôt en lu tte  avec  Stockm ar qui sou ten ait  
l ’a g ita tion  dans le Jura. Le 24 ju ille t 1839, le gou
vern em en t dem anda au Grand Conseil d ’exclure S tock
m ar du Conseil d ’É ta t  pour h au te  trah ison . La pro
p osition  fu t accep tée et provoqua dans le Jura Nord  
une extrêm e ag itation  qui dut être calm ée par des m e
sures de rigueur. S tockm ar s ’en fu it en France. N euhaus  
éta it le  chef et le protecteur du radicalism e su isse q u ’il 
sou tin t en to u te  occasion et particu lièrem ent dans l ’af
faire des cou ven ts d ’A rgovie. Il retin t ainsi à Berne la 
nouvelle  de la suppression des cou ven ts et ne la com 
m uniqua au x  cantons que lorsque ces étab lissem ents  
eurent été évacués. Il s ’a ttira  par là  l ’in im itié  de Lu
cerne. Quand ce canton, devenu vorort, ordonna en 
m ai 1844 une levée  de troupes à l ’occasion des troubles 
vala isans, N euhaus refusa et in terd it le passage sur 
territoire bernois au x  troupes des p etits  cantons. A 
cette  époque fu t fondé le  P arti conservateur par l ’union  
de l ’opposition  cam pagnarde avec le p atr icia t ; son  
ch ef é ta it  le landam m ann B lôsch . Berne se réserva  
d ’abord dans l ’affaire des Jésu ites , puis elle prit parti 
pour les exp éd ition s des corps francs. Après l ’insuccès 
de la prem ière, le gouvernem ent refusa de punir les 
participants ; la  seconde fu t préparée sous ses y eu x . Elle  
eut une issue tragique et le gouvernem ent se d ésin té
ressa dès lors de ces entreprises ; il em ploya cependant 
70 000 francs, ancienne valeur, au rachat de 200 prison
niers bernois. P lusieurs fonctionnaires furent punis et 
le professeur W . Schnell, accusé d ’avoir poussé à l ’exp é
d ition , fu t révoqué et expulsé. Ces m esures p rovoquè
rent la rupture avec le  nouveau  parti des Jeunes radi
cau x  (ou parti de l'O urs, parce q u ’il se réunissait 
au restaurant de l ’h ô te l B ä ren  à Berne). Ce parti, 
fondé par W . Schnell, en tam a en m êm e tem ps la  
lu tte  contre N euhaus et contre la  con stitu tion  dont 
il m it en relief l ’insuffisance. U ne association  popu
laire pour la  revision  éten d it des ram ifications dans 
to u t le can ton . Le gou vernem ent vou la it une revision  
partielle , le parti de l ’Ours la  réclam ait to ta le . Ce 
parti l ’em porta au renouvellem ent du tiers du Grand 
Conseil en octobre 1845. Les assem blées populaires 
e t  les p étition s en faveur de la  revision se m ulti
p lièrent. Le Grand Conseil décida en février 1846 de 
faire élire par le peuple la con stitu an te  de 140 m em bres

dem andée par les Jeunes radicaux ; dans ces élections, 
qui eurent lieu  en m ars, 120 Jeunes radicaux et 20 con
servateurs furent nom m és. U ne com m ission  de 27 m em 
bres, tous Jeunes radicaux, fu t  élue au sein  de la con sti
tu a n te . Ses chefs éta ien t U . O chsenbein , Jakob  S tam pili 
et S tockm ar. D es divergences de vu es éclatèrent au  
cours des débats ; elles brouillèrent O chsenbein et 
S tam p ili. La com m une bourgeoise craignit pour ses 
biens que la  con stitu tion  lu i reconnut p ou rtan t. Celle- 
ci fu t  acceptée par le peuple, le 31 ju ille t 1846, par 
34 079 oui contre 1257 non.

Les principales d ispositions de la  C onstitution  de 1846  
éta ien t les su ivan tes : droit de v o te  des c itoyen s dès 
l ’âge de 20 ans, séparation  des pouvoirs; un  Grand Con
seil nom m é d irectem ent pour quatre ans dans lapropor- 
tion  d ’un député pour 2000 h ab .; un  Conseil d ’É ta t de 
9 m em bres élu pour quatre ans par le  Grand Conseil, et 
de m êm e un tribunal cantonal de 15 m em bres élu pour  
h u it ans. Les redevances foncières é ta ien t supprim ées 
et d evaien t être rachetées contre p a iem en t d ’une som m e  
égalant sep t à h u it fo is le produit d ’une année. Création  
d ’une Caisse h yp oth éca ire et d ’am ortissem ent pour to u t  
le can ton , in troduction  de n ou vea u x  im pôts directs sur 
la  fortune, les revenus et les ressources, l ’assistance  
publique en levée au x  com m unes, sau f dans le  Jura. 
Celui-ci conservait éga lem ent son sy stèm e d ’im pôt 
foncier et son droit.

La caractéristique de cette  con stitu tion  résidait dans 
la partie financière, qui con stitu a it la  prem ière te n ta 
tiv e  de réform e socia le bernoise. Les élections au Grand 
Conseil donnèrent une énorm e m ajorité au x  Jeunes rad i
cau x  qui d evinrent le p arti gou vern em en ta l, conduit 
par S täm pfli et O chsenbein . D e nom breux renvois de 
fonctionnaires perm irent de radicaliser l ’ad m in is
tration .

E n 1847 et 1848, Berne d ev in t canton  directeur, m ais 
il fu t accueilli avec  défiance par l ’étranger. Les m in is
tres d ’A utriche, de Prusse et de R ussie se retirèrent à 
Zurich. Le 1er ju ille t 1847, O chsenbein d ev in t ch ef du 
gouvernem ent et ainsi président de la  D iète  fédérale, à 
l ’in d ignation  d ’un grand nom bre. Le 5 ju ille t, il ouvrit 
la  D iète  par un  grand discours dans l ’église du Saint- 
E sp rit. Lors du Sonderbund, deux d ivisions bernoises, 
dont l ’une sous les ordres d ’O chsenbein, prirent part 
a u x  opérations contre Fribourg. S täm p fli, directeur des 
finances, ava it avancé à la  D iète  deux m illions de francs, 
ancienne valeur, du trésor bernois pour souten ir la 
guerre. Ce fu t lu i qui proposa de m ettre  tous les frais 
à la charge des cantons du Sonderbund.

La révo lu tion  française de février 1848 fu t sa luée à 
Berne par des sa lves d ’artillerie. Le nouveau  canton  de 
N eu ch âtel, issu  de la  révo lu tion  du 1er m ars, fu t im m é
d iatem en t reconnu par le vorort ; des troupes bernoises 
occupèrent les com m unes n euchâtelo ises roya listes . Le 
parti de l ’Ours en voya  des volontaires et des arm es à 
la Lom bardie qui se sou leva it. Les fug itifs allem ands  
furent favorisés officiellem ent. O chsenbein, soutenu  par 
l ’opinion publique, s ’opposa à cette  p olitique extérieure  
de S täm pfli. Il sou tin t aussi la nou velle  con stitu tion  
fédérale, com b attu e par S täm pfli et Stockm ar : 10 900  
oui contre 3500 non.

La prem ière assem blée fédérale se réun it à Berne le 
6 n o v . 1848, le  Conseil n ation al au Casino, les É ta ts  à 
l ’h ôte l de l'ancien  É ta t-ex térieu r. Le 16, O chsenbein fu t  
élu au Conseil fédéral. Le 20, le vorort Berne se dessai
sit des affaires que le Conseil fédéral reprit le 21. Celui-ci 
siégea provisoirem ent à l ’h ô te l d ’E rlach. Le 28, Berne 
fu t désigné pour être le siège du gouvernem ent fédéral. 
Les cond itions attach ées à ce ch oix  ne furent acceptées  
q u ’avec  peine par la  bourgeoisie et la  com m une d ’h a
b itan ts. C ette dernière fit bâtir le prem ier palais fédéral, 
term iné en 1858, aile O uest du b âtim en t actu el. Les 
relations furent d ’abord m auvaises entre le Conseil 
fédéral et le gou vernem ent bernois ; le  prem ier obser
v a it  une stricte  neutralité , l ’autre é ta it  favorable à la  
révolu tion  européenne. Les journaux du parti de l ’Ours 
in juria ient sans m esure le gou vernem ent fédéral. A  
l ’intérieur, les difficultés financières grandissaient. En  
1848 S täm pfli annonça un  déficit norm al annuel de 
450 000 francs, ancienne valeur. Les su ites fâcheuses de

i
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La porte  d ’A arberg à B erne av a n t  sa  démolit ion en  1825. D’ap rès  un dessin  de G. Volmar.

La Collégia le  de B erne  en  1827. D ’après u n e  g ra v u re  coloriée  de G. Lory.
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la  réform e financière se firent b ien tô t sentir. L ’école  
éta it  en lu tte  avec le clergé ; Jérém ias G otth eit écrivait 
Z eitg e ist u n d  B ernergeist, contre les « jeu nes t y 
rans ». Les biens de l'ég lise bernoise furent vendus  
au m épris du tra ité  de 1804 ; le produit entra dans 
la  caisse de l ’É ta t  et dès lors les m em bres du clergé 
furent rétribués par l ’É ta t. D epuis la dém ission d ’Och- 
senbein , S tam p ili é ta it  devenu  le chef du gouvernem ent; 
il fu t rendu responsable du désordre des affaires dans 
les finances, les cu ltes et les relations étrangères. Les 
conservateurs se préparèrent pour les élection s au  
Grand Conseil de 1850 et ob tinrent le 5 m ai 118 sièges 
contre 105 radicaux. Le gouvernem ent fu t alors de 
n ou veau  conservateur. Dirigé par Bltisch, il fit de l ’ordre 
et rétab lit ju sq u ’à 1855 l'équilibre financier. E n 1852, il 
créa la loi sur les com m unes qui d o ta it les com m unes  
d ’h ab itan ts au x  dépens des com m unes bourgeoises, 
supprim a plus de m ille cabarets et constru isit la  W al
dau. S tam p ili é ta it à la tê te  de l'op p osition  radicale. 
D es sou lèvem en ts radicaux écla tèren t le 12 et le 20 
janvier 1851 à Sain t-Im ier et à In terlaken , ils furent 
réprim és. U ne dem ande des rad icaux, en 1852, de d is
soudre le Grand Conseil fut repoussée par le peuple  
par 45 000 v o ix  contre 38 000. A u x élections au Grand 
Conseil de 1854, la m ajorité conservatrice fu t  encore de 
cinq v o ix . Les partis fusionnèrent alors et le  gou ver
n em ent fu t form é de cinq conservateurs et quatre radi
caux. Les élections de 1858 rendirent d éfin itivem en t la 
m ajorité a u x  radicaux, m ais les au torités ne furent plus 
choisies un iquem ent parm i eu x . La haine des partis 
s ’éta it ém oussée ; l'âge ingrat de la  dém ocratie bernoise 
p araissait être clos.

B ib liograph ie . —  J . K odier : Gesch. des B ernervolks  
i n  neuerer Z eit. —  Th. Brunner : D ie O rganisa tion  der 
bern. E xeku tive ... seit 1803. —  E .-F . von  Fischer: 
E r in n e ru n g  a n  N ik la u s  R u d o lf  von W attenw yl. —  J .-L . 
W urstem berger : Lebens geschichte... N . F . von M ü lin e n .
—  W .-E . von  M ülinen : D as E nd e  der M ed ia tio n  in  B ern  
(A H V B  X X I I ) .  —  F . von  F ischer : Lebensnachrichten  
über E . F . von F ischer. —  Fr. H aag : D ie S tu rm - u n d  
D rangperiode der bern. H ochschule. —  E . B lösch : 
E d u a rd  B lösch u n d  d re issig  Jahre bernischer Geschichte.
—  Th. W eiss : J a ko b  S tä m p fli .  —  H . Spreng : U lrich  
O chsenbein . —  P.-O . Bessire : L a  question  ju ra ss ien n e .
—  E. von  R odt : B ern  im  19. Ja lirh . —  A . B euchat : 
L ’évêché de B âle sous le baron d ’A n d la u . —  V. R ossel : 
H isto ire  du  J u r a  bernois.

26. D e  1860 A 1921. Les dernières décades de l ’h is
toire de Berne, dont voici le bref aperçu, m ontrent  
une évo lu tion  p olitique et économ ique rapide et gén é
ralem ent calm e sous la d irection du parti radical qui 
n ’a plus abandonné les rênes du gouvernem ent ju s
q u ’à nos jours. Les m ouvem en ts p olitiques furent 
plus m arqués dans la v ille q u ’à la  cam pagne ; 
puis ce fu t l ’époque où se m odifia  p rogressivem ent le  
caractère du chef-lieu , d evenu  v ille fédérale. E n m êm e  
tem p s que s ’éd ifiait le prem ier palais fédéral (aile O uest, 
1851) se constru isait tout autour de la p resqu’île de 
l ’Aar un nou veau  Berne. U n grand nom bre de b â ti
m ents fédéraux, can tonau x , com m unaux et industriels 
s ’élevèrent en peu de tem ps (pour les principaux, voir  
l ’art. É d i f i c e s  p u b l i c s )  ainsi que de n ou veau x  quar
tiers : Lorraine, L änggasse, M attenhof, Schosshalde et 
a van t to u t Ixirchenfeld et Spitalacker dont le d éve
loppem ent date de la construction  des grands ponts, 
celui du K irchenfeld en 1883, celui du K ernhaus en 
1898. Sur l'h istorique de cet agrandissem ent de la ville , 
vo ir  E d . von  R od t : B ern  im  19. Jalirh . L ’a tten tion  
générale après 1860 se concentra bien p lu tô t sur les pro
b lèm es économ iques que sur les questions p olitiques, en 
prem ier lieu  sur la correction des eapix du  J u ra  e t l ’assè
chem ent du Seeland, entrepris par le canton en collabo
ration  avec  la C onfédération, les cantons de Soleure, 
N eu ch âtel, Fribourg et V au d . Après plus de trente  
ans de pourparlers, études et travaux préparatoires, 
l ’œ uvre fu t com m encée en 1864 près d ’Aarberg et 
ach evée en v in g t ans.

U n grand territoire fu t ainsi assaini et rendu à la cu l
ture dans le Grand Marais. D epuis 1891, l ’É ta t de Berne 
y  possède u n  dom aine transform é en étab lissem ent

p én iten tia ire, W itzw il, qui est la plus grande entreprise  
agricole de la  Suisse. D ’autres assèchem ents de m arais 
de grande envergure furent exécu tés dans le  H aut  
H asli et la vallée de la Gurbe. L ’É ta t  bernois s ’occupa  
aussi jusq u e vers 1900 de la  construction  de son  réseau  
de chem ins de fer. Le régim e conservateur des années 
1850 e t  l ’im popularité dont souffrait le n ou veau  m ode  
de transports ta n t  auprès des autorités que du peuple ne  
p urent em pêcher son in troduction . La prem ière con ces
sion fu t déjà accordée en 1852 à ia  com pagnie du Central 
suisse pour la ligne O lten-B er thou d -B erne. D urant les 
v in g t ans qui su iv iren t, le  canton  eu t to u tes sortes de 
dém êlés avec  cette  com pagnie qui s ’opposa par des pré
ten tion s à la priorité et des raisons de concurrence à 
tou s les projets de l ’É ta t. C’est à la  com pagnie d e l ’E st-  
O uest, à laquelle des concessions furent accordées en 
1857 et 1858 pour les lignes B erne-L ucerne, B erne- 
B ienne et B ien n e-N eu vev ille , que le canton  d o it ses che
m ins de fer d ’É ta t, a y a n t dû les racheter lorsqu eia  Com
pagnie fit fa illite  en 1861, puis les term iner et les ex 
p loiter lu i-m êm e. Il y  perdit pour environ 2 m illions de 
francs d ’actions. Les questions ferroviaires prirent 
dans les parties du pays que ces lignes traversa ien t une 
grande im portance, car le décret de 1861 fu t pris dans 
bien des régions pour un engagem ent de principe pris 
par l'É ta t  de construire les lignes futures ; il en fût ré
su lté  pour lu i une charge financière dém esurée.

U ne assem blée populaire réunie à A arberg en 1862  
dem anda l ’in trodu ction  du referendum  ; il ne fu t cepen
dant in trod u it q u ’en 1869 après de n ouvelles dém arches. 
E n a tten d an t, l ’exp lo ita tion  des chem ins de fer de l ’É ta t  
se boucla it année après année par un déficit im portant, 
su rtou t sur la ligne de Langnau. A u projet de perce
m ent du  G othard, l ’on opposa d ’abord à Berne celui 
du Grim sel, q u ’on laissa b ien tô t tom ber. Le peuple  
et les au torités accordèrent en 1870 une su b ven tion  
d ’un m illion  au G othard. P eu  après, le canton  céda sa  
ligne de L angnau à une nou velle  com pagnie Berne- 
Lucerne, chargée d ’achever le tracé ju sq u ’à cette  der
nière v ille  ; en 1877, il dut racheter le to u t à la fa illite  
de cette  com pagnie. Or le Conseil d ’É ta t  a v a it  accordé  
à cette  dernière, outre une su b ven tion  in itia le  de 2 m il
lions ratifiée par le peuple, un  m illion  d ’avance, 
outre-passant ainsi ses com pétences. La découverte  
de ce fa it  provoqua beaucoup d ’irritation  et rendit 
la  position  du gou vernem ent fort difficile durant quel
que tem ps.

La q uestion  des chem ins de fer jurassiens occupa  
beaucoup l ’op in ion  durant les m êm es années ; le besoin  
se fa isa it sentir de pourvoir le Jura bernois de m e il
leures voies de com m unication , l ’ancienne route étan t  
de plus en plus abandonnée par le transit et l ’industrie  
m enaçant de péricliter. D es raisons politiques ex igea ien t  
aussi de m eilleures relations avec Berne. Le Jura, d iffé
rent du reste du canton  par sa langue, sa culture et sur
to u t sa religion, ne v iv a it  pas toujours en bon accord  
avec le chef-lieu , et souffrait du K u ltu r k a m p f  (voir cha
pitre É g l i s e ) .  Lors des dém êlés avec  le d iocèse (dépo
sition  de Tévêque L âchât en 1873), le Conseil d ’É ta t  
répartit à nouveau  les paroisses catholiques en 28 cercles 
et choisit lu i-m êm e les desservants. 97 ecclésiastiques  
récalcitrants furent déposés. Q uelques-uns d ’entre eux, 
poussés par le nonce A gnozzi, auquel le Conseil fédéral 
rem it ses passeports le 8 décem bre 1873, vou lurent pro
voquer des troubles ; ils furent chassés du pays en ja n 
vier et mars 1874. Ces événem ents nécessitèrent l ’occu
pation  m ilitaire du Jura en janvier 1874. Le peuple, 
ainsi que les au torités, à la tê te  desquelles se trouvaient 
des hom m es com m e Stäm pfli, P . Jo lissa in t et E d . M arti, 
é ta ien t prêts à tous les sacrifices pour resserrer les liens 
entre les deux parties du canton. Le 2 février 1867, le 
Grand Conseil approuva le projet du chem in de fer du 
Jura ; en 1873, il rem it aussi ses lignes d ’É ta t à la n ou 
velle  com pagnie du Jura et en 1877 tout le réseau juras
sien éta it achevé. Le résu lta t récom pensa les efforts, car 
la ligne prit une im portance in ternationale et les m illions 
engagés par le gouvernem ent bernois dans ses entreprises 
ferroviaires com m encèrent à porter in térêt. Les relations 
entre l ’ancienne et la  n ouvelle partie du canton  s ’am é
liorèrent à tous points de vu e et n ’ont cessé depuis d ’être
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assez bonnes. La construction  des autres voies ferrées 
bernoises se poursu ivit dès lors sans in terventions p o li
tiques particulières. (Pour les lignes et les com pagnies, 
voir le chapitre C h e m i n s  d e  f e r  et les articles spé
ciaux.) A vec la fond ation  de la com pagnie du Jura- 
Sim pion en 1889, qui racheta le Jura-B erne-Lucerne, 
puis avec la cession des actions de cette  société  à la 
Confédération en 1891, le canton  term ina la principale  
période de sa politique ferroviaire et prépara le rachat 
général opéré par la Confédération en 1898.

Le développem ent paisible de la Suisse depuis 1860 
ne perm it pas à Berne de jouer un rôle prépondérant. 
En 1871, la ville reçut 4000 internes de l’arm ée de 
Bourbaki et le canton 21 328.

Des m ouvem ents politiques d'une certaine im portance  
com m encèrent à se dessiner en 1877. Pour la première 
fois le drapeau rouge fu t déployé, le 18 m ars, à l'occasion  
d ’une fête  com m uniste à B e rn e .I l en résulta une bagarre 
avec la police. Le vo te  référendaire du 26 août rejeta  
à une énorm e m ajorité le plan financier élaboré par le 
Grand Conseil pour les années 1875 à 1878 et la su b 
vention  accordée à la  ligne Berne-L ucerne. Le Conseil 
d’É ta t perdit ainsi la confiance du peuple et dém ission
na le 17 septem bre. Cette retraite ne fu t  pas im m édia
tem en t agréée par le Grand Conseil. Au com m encem ent 
de la n euvièm e période lég isla tive seu lem ent, en ju in  
1878, les deux Conseils furent entièrem ent renouvelés  
et de nouvelles personnalités : A lfred Scheurer, Joseph  
Stockm ar, A lbert B itzius, A lbert von  W atten w yl, 
Edm und von Steiger et N iklaus Raz entrèrent au gou 
vernem ent. En 1877 com m ença un  m ouvem en t en vue  
d’une revision constitution n elle . Le v o te  populaire du 
3 ju in  1883 sur cette  in itia tiv e  confia la  tâche à une 
con stituan te de 172 m em bres. Celle-ci term ina ses tra
vau x  en m ai 1884 et adopta  le projet en d euxièm e débat 
au m ois de novem bre, m ais il fu t rejeté , à la  v o ta tio n  
du 1er mars 1885, par 56 000 non contre 31 000 
oui. U ne proposition de révision  fu t présentée au peuple  
en 1892, qui l ’approuva encore, m ais la confia au Grand 
Conseil. La con stitu tion  actuellem ent en vigueur est 
celle q u ’il élabora et qui fu t adoptée à une grande m ajo
rité le 4 ju in  1893. Q uelques m odifications y  furent 
ajoutées par la su ite  : le 4 m ars 1906, élection  du Con
seil d ’É ta t par le peuple (elle eut lieu  la prem ière fois la 
m êm e année) ; le 3 novem bre 1907, article concernant la 
justice ; 1er mars 1914, d ép u tation  au Grand Conseil : 
com posée d ’un député pour 3000 âm es de population . 
Les rejetants du 4 ju in  1893 éta ien t surtout des Juras
siens et le parti nouveau  des socia l-dém ocrates. Ce parti 
devint b ien tôt très agressif à Berne sous l ’im pulsion  d ’agi
tateurs étrangers (troubles ouvriers et m ise sur pied de 
troupes le 19 ju in  1893), il am ena plus d ’anim ation  dans 
la vie politique. L ’ancien parti conservateur, toujours 
im posant quoique en décroissance, form a avec les radi
caux, qui ava ien t la  m ajorité, le parti radical-dém o
cratique dont la puissance continua à s ’affirmer en 
toutes occasions. Les socia listes parvinrent la première 
fois à se faire représenter au Conseil de v ille de Berne en 
1894 ; en 1909 ils y  occupaient 34 sièges sur 80, les 
radicaux 33, les conservateurs 16. Le succès des socia
listes s ’accentua en 1917, époque où ils obtinrent la 
majorité absolue de 42 sièges, m ais en 1921 les nou
veaux partis bourgeois se retrouvèrent de force égale 
à la leur. Ces résu ltats sont dus à la représentation  
proportionnelle, appliquée dans les élections du Conseil 
de ville de Berne dès décem bre 1895 et qui n'est 
actuellem ent pas encore en vigueur pour celles du 
Grand Conseil (1921). Son in trodu ction  est a tte n 
due pour les élections de 1922 ; elle renforcera les 
socialistes au parlem ent cantonal où ils n ’a va ien t q u ’une  
infime m inorité, sans que cependant la représentation  
du peuple ou m ieux des partis à cette  assem blée puisse 
donner des résu ltats m êm e de lo in  com parables à ceux  
du chef-lieu. U ne scission des radicaux com m ença en 
1910 quand naquit à Berne le parti des jeunes radicaux, 
plus orienté vers la  gauche. Le nouveau  et puissant 
parti des bourgeois et paysan  absorba en 1918 le parti 
radical en m êm e tem ps que les derniers conservateurs. 
Le parti progressiste, qui se rattache au bloc bourgeois, 
succéda dans la v ille dès 1919 au x  jeunes radicaux.

Les grutléens, socia listes-chrétiens et com m unistes 
son t en nom bre insign ifiant.

La v ille de Berne a fêté en 1891 son  700e anniversaire. 
Son rôle, com m e éta t souverain , est term iné depuis

L 'ouverture du C onseil n ation a l à B erne le l t  novem b re 1863 
dans l'an c ien  p a la is  féd éral. D’après un d essin  de P . Y olm ar.

un siècle. Ses destinées sont dès lors inséparables et 
m êm e dépendantes du canton q u ’elle a créé. Comme 
ville fédérale, elle joue par contre un rôle plus consi
dérable, non seulem ent en Suisse, m ais en Europe et. 
(par exem p le , pendant la dernière guerre) dans le 
m onde.

B ib lio g ra p h ie . —  Pour les tem ps m odernes, voir  
R a p p . su r  l 'a d m in is tra tio n  du  C. de B erne. —  B T  et 
B T  II (Chroniques annuelles). —  K . Geiser : V ierzig  
Jahre bernischer E ise n b a h n p o litik . — Arch. d ’É ta t Berne.

Pour l ’histoire en général : A. vo n  Tillier : Gesch. des 
eidg. F reistaates B ern . —  F estschrift zur V I I .  Sae- 
ku lar fe ie r... 1891. —  B T . —  B T  II . —  B B G . —  A B .  —
F .-W . v . M ulinen : B erns Gesch. 1101-1891. —  J . Leuen- 
berger : S tu d ien  über bernische Rechtsgesch, —  V. R os
sel : H is t, d u  J u ra  bernois. —  H . Turier : B ern , B ilder  
aus V ergangenheit u n d  Gegenwart. [H. Tr.]

27. A v o y e r s . A la tê te  des affaires com m unales de 
Berne paraît dès le début un avoyer, qui, par su ite du 
développem ent de la v ille  en É ta t aristocratique, prit 
peu à peu les allures d'un m onarque. A l'origine, soit 
pendant to u t  le X I I I e s., f  avoyer éta it id en tiq u e au bailli 
im périal, pu isque c ’éta it l ’em pereur qui le plaçait à la  
tê te  de la v ille . Ce fut pour celle-ci un grand pas fait vers 
l ’indépendance lorsqu’elle g b tin t, au com m encem ent 
du X I V e s., de pouvoir choisir elle-m êm e son avoyer. 
Ce dernier, com m e du reste tous les fonctionnaires de la 
cité, éta it nom m é pour une année. L ’élection  ava it lieu 
à Pâques, m ais Envoyer pouvait être confirm é dans ses
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fonction s pour une n ou velle  p ériode. A u X I V e s., la  I au su jet de l ’a lternance et de la  durée de cette  fonction  ; 
charge d ’avoyer donna lieu  à des lu tte s  v io len tes entre | peu  à peu  elle d ev in t une sorte de fief de quelques fa- 
la  noblesse et les fam illes im portan tes de la  v ille . A u x ; m illes, dont les représentants furent seu ls, au X V I I e s., 
X V e et X V I e s ., p lusieurs ordonnances furent rendues | à pouvoir prétendre à la  d ignité d ’avoyer.

L i s t e  d e s  A v o y e r s  d e  l a  v i l l e  d e  B e r n e .

I. A vo yers nom m és p a r  l ’em pire ou
la Savo ie :

R u d olf vo n  K rau ch ta l, cité 1223 et 
1224.

K uno von  Jeg istorf, c ité 1225 et 
1226.

B erchtold  P iscator (F ischer), cité  
•1227.

P eter  vo n  B ubenberg, c ité  1235, 
1238, 1240, 1241, 1246.

W ilhelm  v o n  B oll, cité 1240.
B erchtold  Bogner, c ité  1244 et 1245.
P eter von  B uchegg, cité 1253.
(U lrich  von  W ipp ingen, A dvoca tu s, 

cité 1255 et 1256.)
B urkart v o n  E gerden , c ité  1256, 

1257, 1265.
H einrich  vo n  B ubenberg, cité 1257, 

•1258-1263, 1266.
K uno v o n  B ubenberg, c ité  1269- 

1271.
W erner von  K ien , c ité 1271.
P eter  v o n  K ram burg, c ité 1272- 

1279.
N ik laus vo n  M ünsingen, cité 1284.
U lrich von  B ubenberg, c ité  1284- 

1293.
Jakob  von  K ienberg, cité 1293-1297.

I I . A voyers élus p a r  le C onseil des
D eux-C en ts  :

K uno M ünzer, c ité 1298-1302.
Lorenz M ünzer, cité 1302-1319.
Johann  von  B ubenberg le  jeune I, 

•1319-1320, 1321-1322, 1324-1326, 
1327-1328, 1329-1330, 1331-1332, 
1333-1334, 1338-1350.

B erchtold  von  R öm lingen , 1320- 
1321.

P eter  vo n  E gerdon, 1322-1323.
Johann  von  B ubenberg l ’aîné, 1323- 

1324, 1326-1327.
Johann  von  K ram burg, 1328-1329, 

1330-1331, 1332-1333.
P hilipp  von  K ien , 1334-1338.
P eter  v o n  B alm , 1350-1352, 1353- 

1354, 1357-1358, 1361-1362.
K onrad vom  H olz (d it de Schwarz en- 

bourg), 1352 - 1353, 1356 - 1357, 
1360-1361, 1364.

P eter  v o n  Seedorf, 1354-1355.
P eter  v o n  K rauchtal, 1355-1356, 

1359-1360, 1363-1364.
K uno v o n  Seedorf, 1358-1359, 1381- 

1382.
P eter  Schw ab, 1362-1363.
Joh an n  vo n  B ubenberg le jeune IT, 

1364-1367.
U lrich  von  B ubenberg, 1367-1381.
Jakob  von  Seftigen , 1382-1383.
O tto von  B ubenberg, 1383-1393.
L udw ig von  S eftigen , 1393-1407.
P eter  von  K rauchtal, 1407-1418.
R u d o lf H ofm eister, d it Gräfli, 1418- 

1446.
U lrich von  Erlach, 1446-1447, 1449- 

1450, 1452-1453, 1455-1456.
H einrich von  B ubenberg, 1447-1448,

1450-1451, 1453-1454, 1456-1457, 
1459-1460, 1462-1463.

R u d o lf von  R ingold ingen , 1448- 
1449, 1451-1452, 1454-1455.

K aspar vo m  Stein , 1457-1458, 1460- 
1461, 1463.

Thüring von  R ingold ingen , 1458- 
1459, 1461-1462, 1464-1465, 1467- 
1468.

N ik lau s v o n  Scharnachtal, 1463- 
1464, 1466-1467, 1469-1470, 1472- 
1473, 1475-1476.

N ik laus vo n  D iesbach , 1465-1466, 
1474-1475.

Adrian vo n  B ubenberg, 1468-1469, 
1473-1474, 1477-1479.

P eter K istler, 1470-1471.
P eterm ann  von  W abern, 1471-1472, 

1476-1477.
R u d olf vo n  E rlach, 1479-1481, 1492- 

1495, 1501-1504, 1507.
W ilhelm  vo n  D iesbach , 1481-1492, 

1498-1501, 1504-1507, 1510-1512, 
1515-1517.

H einrich  M atter, 1495-1498.
R u d olf vo n  Scharnachtal, 1507- 

1510, 1512.
Jakob von  W a tten w y l, 1512-1515, 

1517-1519, 1521-1523, 1525.
H ans von  E rlach, 1519-1521, 1523- 

1525, 1525-1529, 1531-1533, 1535- 
1537, 1539.

B astian  vo n  D iesbach, 1529-1531.
H an s-Jakob  v o n  W a tten w y l, nom m é  

pour deux ans à P âques, 1533, 
1537, 1542, 1546, 1 5 5 0 ,1 5 5 4 , 1558, 
et de n o v . 1539 à Pâques 1540.

H ans - Franz N âgeli, nom m é pour 
d eux ans à P âqu es, 1540, 1544, 
1548, 1552, 1556, 1560, 1564.

Johann  Steiger (au bou q uetin  blanc  
dans les arm oiries), nom m é pour  
d eux ans à P âques, 1562, 1566, 
1570, 1574, 1578.

B eat-L u d w ig  von  M ülinen, nom m é  
pour deux ans à P âqu es, 1568, i 
1572, 1576, 1580, et nom m é pour ’ 
une année à P âqu es, 1584, 1586,
1588, 1591, 1593, 1595, et de n ov . 
1589 à P âques 1590.

Johann  von  W atten w yl, 1582-1584, 
puis nom m é pour une année en 
1585, 1587, 1589 ; révoqué en n ov .
1589.
D e 1585 à  1798, la  durée des fonc

tions d ’avoyer  resta  fixée à une
année.
A braham  v o n  G ralïenried, dans les 

années paires 1590-1598.
H an s-R u d o lf Saager, dans les années 

im paires 1597-1621.
A lbrecht M anuel, dans les années 

paires 1600-1630.
A nton  von  G raffenried, 1623, 1625, 

1627.
Franz-L udw ig von  Erlach, dans les 

années im paires 1629-1651, f  20 
avril 1651.

Glado W eyerm ann, 1632, 1634.

N ik laus D axelhofer, dans les année s 
paires 1636-1666.

A n ton  v o n  G raffenried, dans les an
nées im paires 1651-1673.

Sam uel F isch in g , dans les années 
paires 1668-1682.

Sigm und von  Erlach, dans les années 
im paires 1675-1699, f  7 déc. 
1699.

Joh an n -A n ton  K ilchberger, dans les 
années paires 1684-1694.

Joh an n -R u d olf Sinner, dans les an
nées paires 1696-1706.

E m m anuel von  G raffenried, du 1 er 
janvier à P âques 1700, puis dans 
les années im paires 1701-1713.

Johann-F riedrich  W illad ing, dans 
les années paires 1708-1718, f  5 
déc. 1718.

Johann-Sam uel F risch ing, dans les 
années im paires 1715-1721, f  23 
octobre 1721.

Christoph Steiger (au b ou q uetin  noir 
dans les arm oiries), n om m é le 
8 déc. 1718 et dans les années 
paires 1720-1730.

H ieronym us von  E rlach, nom m é le  
7 n ov . 1721 et dans les années  
im paires 1723-1745.

Isaak  Steiger (blanc), dans les années 
paires 1732-1748.

Christoph Steiger (noir), dans les 
années im paires 1747-1757.

K arl-E m m anuel v o n  W atten w yl, 
1750, 1752.

Johann-A nton  Tillier, dans les an
nées paires 1754-1770, t  8 février  
1771.

A lb rech t-Friedrich von  E rlach, dans 
les années im paires 1759-1785.

Friedrich Sinner, nom m é le  14 fé 
vrier 1771 et dans les années p a i
res 1772-1790, f  23 février 1791.

N ik laus-Fricdrich  v o n  Steiger (noir), 
dans les années im paires 1787- 
1797, abdique le 4 m ars 1798.

A lbrecht vo n  M ülinen, nom m é le 
28 février 1791 et dans les années 
paires 1792, 1794 et 1796.

I I I . D eu x  avoyers 1803-1815, u n  
avoyer 1814-1831 :

R u dolf-N ik laus vo n  W atten w y l, 1er 
avoyer d ’avril 1803 à déc. 1804, et 
1806, 1808, 1810, 1812, 1814 ; 
2 e avoyer 1805, 1807, 1809, 1811, 
1813 ; avoyer  1814 et pour les 
années im paires 1815-1831 (jus
q u ’au m ois d ’octobre).

N ik laus-Friedrich  von  M ülinen, 1 cr
avoyer 1805 ; 2 e avoyer  d ’avril 

1803 à déc. 1804, et 1806, 1814, 
1815 ; avoyer  1816, 1818, 1820, 
1 8 2 2 ,1 8 2 4 ,1 8 2 6 .

C hristoph-Friederich Freudenreich, 
1 «  avoyer 1807, 1809, 1811, 1813 ; 
2 e avoyer 1808, 1810, 1812.

E m an u el-Friedrich F ischer, avoyer  
1828, 1830.

A  partir de 1831, l ’avoyer , qui conserva son titre  jus- ! exécu tiv e  ; il n ’a plus v o ix  au Grand Conseil. —  Voir 
qu'en 1846, n ’est plus que le président de l ’au torité  F R B .  —  B B  G IV , 1908. —  F estschrift B ern , 1891. [H.Tr ]
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B erne en  1840 en v iron . D ’après u n e aq uatin te de J.-B . Ise n r in g .

pnfhj

B erne  en 1870 envir on. D ’ap rès  u ne  photographie.
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IV . D é v e lo p p e m e n t  de l a  c iv i l i s a t io n .  —  1. D é v e 
l o p p e m e n t  É c o n o m i q u e , a) De la fo n d a tio n  de la ville  
a u x  guerres de B ourgogne. A l ’époque de la fondation  de 
B erne, les deux rives de l ’A ar é ta ien t déjà hab itées ju s
q u ’au x  A lpes par une p op u lation  assez dense dont la 
m ajeure partie  é ta it  soum ise à la noblesse ou au clergé. 
Chaque seigneurie form ait une un ité  économ ique capa
b le de pourvoir à son ex isten ce  propre. Les im pôts se 
p aya ien t su rtou t en nature, principaux produits du sol, 
étoffes, ob jets en fer et poteries. Le forgeron é ta it  pres
que l ’un ique artisan  des v illages. Les cou ven ts e t  les 
n obles en treten a ien t eux-m êm es les ouvriers dont ils 
av a ien t besoin . Les denrées que la  région ne produisait 
pas fa isa ien t seules l ’objet du com m erce. D es m archands 
am bu lan ts im porta ien t le sel, l'ép icerie et la  qu incail
lerie. J u sq u ’à la  fin du X I I e s., le pays de l ’Aar ne possé
da aucun m arché ; la  fondation  de Berne v in t y  pour
voir, e t ce fu t certainem ent l ’une des raisons qui la 
m otivèren t. Dès l ’origine, on chercha à assurer la  sécu
rité de son com m erce. La v ille  s ’agrandit rap idem ent en 
attira n t dans ses m urs une popu lation  d ’artisans. Des 
corporations s ’organisèrent m ais ne parvinrent pas à 
jouer un  rôle p olitique m algré leurs ten ta tiv es  réitérées. 
Du X I I I 0 au X V e s., l ’industrie se d éveloppa beaucoup. 
Les relations com m erciales avec  la  cam pagne en firent 
a u tan t ; les m onnaies, poids et m esures de la  ville  
av a ien t cours dans une région assez étendue. D es objets  
de fabrication  bernoise furent exportés à l ’étranger dès 
le com m encem en t du X I V e s. L 'industrie bernoise a tte i
gn it son  apogée au X V e s., a v a n t les guerres de Bour
gogne. Les tanneries  occupaient le prem ier rang avec  
les industries du cuir, elles p ou rvoyaien t non  seu lem ent 
le m arché indigène m ais encore les foires de G enève, 
L yon  et Francfort. Le tissage de la la in e  et du  l in  ava it  
une im portance tout aussi grande. Les to iles de fil 
éta ien t pour la plupart tissées dans le p ays et s ’expor
ta ien t en A llem agne, en France, en Ita lie  et m êm e en 
E spagne. D es Bernois ava ien t des succursales à B arce
lone ; les D iesbach  en treten aien t des relations com m er
ciales avec  Prague et la  P ologne. Les étoffes de laine  
é ta ien t fortem en t concurrencées par celles d ’A ngleterre  
et de H ollande m algré les m esures protectrices du gou
vern em en t, qui in terd it m êm e, de 1471 à 1473, l ’im por
ta tio n  des draps étrangers. La fabrication  des armes 
occupait nom bre de forgerons et d ’autres ouvriers sur 
m éta u x . On fa isa it aussi ven ir des arm ures d ’autres  
p ay s. Les h ab itu d es de lu x e  croissant d éveloppèrent les 
industries du v êtem en t ; a v a n t les guerres de Bour
gogne déjà, le gou vernem ent dut éd icter des lo is som p- 
tuaires. — Ce que l'on  sa it de la  v ie  corporative des villes 
de la cam pagne, Thoune, B erthoud, Bienne et N idau  
entre autres, m ontre que la production  industrielle y  
éta it aussi florissante.

Le commerce par contre éta it fort m odeste. Fort peu  
de Bernois n ’é ta ien t que négocian ts. En 1475, des 812 
m em bres des corporations, 31 seu lem ent fa isa ien t partie  
de celle des m archands. Ils s ’ap provisionnaient au tant 
que possib le d irectem ent chez les artisans et v isita ien t  
eux-m êm es les foires d ’autres villes et d ’autres pays. 
B eaucoup de nobles et de propriétaires fonciers fa isa ien t  
du com m erce, m ais non  pas à titre  exclusif. A  côté des 
D iessbach , Schöpfer e t  d ’autres, c ’é ta ien t su rtou t les 
M ay qui fa isa ien t le  grand com m erce dans la  seconde  
m oitié  du X V e s. —  Le transit des villes d ’A llem agne  
en Ita lie  se fa isa it par le Grimsel et les passages valai- 
sans. U ne partie du trafic  avec le Sud de la  France p as
sa it par le territoire bernois. Les vo ies fluviales éta ien t  
plus u tilisées que celles de terre, très m al en tretenues. 
Les auberges éta ien t fort nom breuses et pouvaien t  
atteindre une célébrité européenne, com m e ce fu t le cas 
de la  Rote Glocke, à la  G rand’rue,' dont le propriétaire, 
Jakob  Lom bach, éta it  réputé l ’hôte le plus riche et le 
plus renom m é de L yon  à Nurem berg.

La situ a tion  du peuple s ’am éliora au cours des siècles 
avec la  disparition de la m ainm orte. D ans la  plaine, 
l ’agriculteur p ratiquait le systèm e de l ’assolem ent trien 
nal. D ans les m ontagnes, on é leva it le b étail e t l ’on pra
tiq u a it l ’industrie la itière. Les produits se ven d aien t  
bien et la richesse au gm enta it. Les relations de ferm iers 
à seigneurs fonciers éta ien t encore cordiales ; le paysan

bernois éta it à bon droit envié lo in  à la ronde. D ans 
son ensem ble, la période qui précéda les guerres de  
B ourgogne apparaît ainsi com m e l ’une des plus floris
san tes de la v ie  économ ique bernoise.

b! Des guerres de B ourgogne à 1798. A près les guerres 
de B ourgogne et m êm e déjà a v a n t, com m ença une 
période m oins prospère qui dura dans les v illes, m algré 
des retours passagers, ju sq u ’à la  fin de l ’ancien régim e. 
Les bourgeois devenus riches m éprisèrent le travail 
m anuel ; le service m ercenaire et les pensions servies  
par l ’étranger exercèrent leurs effets d ém oralisants. Les 
jeu nes gens délaissèrent les ateliers pour vendre leur  
sang sur les cham ps de b ataille étrangers. L ’or abondant 
provoqua le lu xe et la v ie  à grandes gu ides. N om bre de 
bonnes fam illes s ’appauvrirent ou se ruinèrent m êm e  
com p lètem en t m algré les riches pensions q u ’elles to u 
chaien t. L 'agriculture souffrait du m êm e m al ; de gran
des étendues des m eilleures terres resta ien t incu ltes. 
C’est alors que les prem iers m açons ita lien s appa
rurent ; l ’É ta t m êm e leur confia du trava il. Les consé
quences économ iques de la  découverte du N ou veau  
M onde se firent sentir  en terre bernoise com m e ailleurs ; 
a v a n t to u t, la  dépréciation  de l ’or et de l ’argent am ena  
une hausse générale des prix. Le gou vernem ent chercha  
à y  rem édier par des in terd ictions d ’exp ortation , des 
ordonnances contre les usuriers, la rég lem entation  des 
prix, sans grand succès d ’ailleurs. La m en dic ité  et le 
vagabondage augm entèrent dans la  m esure où le b ien- 
être général d im inuait. Le m om en t le plus critique fu t  
l ’ép oq u ed e la R éform e. L ’esprit sérieux que celle-ci in tro
du isit et la suppression  du service m ercenaire am enèrent 
un changem ent, dû a v a n t to u t  à un n ou veau  goû t pour 
le travail. L 'im p rim e rie  apparut en 1537, fondée par 
M athias A piariu s. Les anciens m étiers eurent un  regain  
de v ie  passager. Mais les dernières décades du X V Ie s 
ram enèrent la  cherté et m êm e de terribles années de 
d isette .

A u X V I I e s., la  v ie  économ ique su b it l ’in fluence défa
vorable du régim e p o litiq u e ; l ’exclu siv ism e excessif  et 
croissant qui régnait dans to u tes les classes sociales 
em pêchait l ’afflux des forces v iv es de la cam pagne. Le 
fonctionnarism e exagéré je ta  toujours plus de discrédit 
sur l ’industrie. Le gou vern em en t chercha cependant 
aussi à in tervenir et créa en  1687 une C ham bre de com
merce. rem placée en 1695 par un  C onseil de commerce, 
dont les in structions s ’insp iraient dans leur ensem ble  
du systèm e économ ique de Colbert : développem ent des 
industries du p ays, protection  douanière et in terd iction  
d ’exporter de l ’argent. Les réfugiés français travaillèrent 
quelque tem ps à Berne dans la m an u fa c tu re  de soieries, 
qui ne p u t durer à cause du m auvais vouloir de la  bour
geoisie . h ’horlogerie, n ou vellem ent in trodu ite , et la 
fabrication  de cotonnades enregistrèrent quelques ré
su lta ts , m ais le travail m anuel tom bait toujours plus 
en décadence dans les p etites  v illes de la  cam pagne en
core plus q u ’à Berne.

A u X V I I I e s. régna à Berne une grande a ctiv ité  dans 
la  construction , due à l ’accroissem ent des fortunes. A  
l ’effondrem ent économ ique des v illes répondit le d évelop 
pem ent de l'industrie et du com m erce de certaines parties  
de la  cam pagne. D ans l ’E m m en ta l, en H aute et Basse- 
A rgovie, le tissage de la toile, pratiqué à dom icile depuis 
des tem ps fort anciens, prit une grande ex ten sion  ; la 
p roduction  suffit au x  besoins ind igènes, l ’on travailla  
m êm e pour l ’exp ortation  dans certains endroits. Le 
chanvre et le  lin  d evaien t encore être achetés en A lle
m agne. A L angenthal et en A rgovie ex ista ien t de gran
des b lanchisseries. La filature du coton  s ’in trodu isit dans 
les m êm es régions vers le m ilieu  du siècle. Par contre  
celle de la la ine  ne se m aintin t que dans l ’Oberland et ne 
p ou va it suffire au x  besoins de la contrée. Le tannage  
conserva une plus grande im portance, sans avoir celle  
de jad is . D ans le com m erce, la cam pagne prit aussi le 
pas sur la v ille . Si L angenthal éta it le centre industriel, 
B erthoud éta it le m arché principal du from age, des 
ch evau x et b estiau x .

Les origines de l ’in dustrie  des étrangers rem on tent à la  
seconde m oitié  du X V I I I e s., il en sera question  plus  
loin. Après les crises du X V I I es. v inrent des tem ps m eil
leurs pour l ’agriculture. L ’élevage et l ’in d u str ie  laitière
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prirent un rapide essort. Le com m erce du from age  
trouva des débouchés de plus en plus étendus et passa  
petit à p etit des interm édiaires étrangers au x  m ains de 
m aisons suisses. La culture des céréales d im inua certai
nem ent, la surface des prés et pâtures a llan t en augm en
tant. D e 1760 à 1780, l ’agriculture v it  surgir une série 
d ’im portantes in n ovation s dues à l ’a ctiv ité  de la Société 
économique fondée en 1760. Le gouvernem ent lui- 
m ême a ttach a it la  plus grande im portance à l ’agri
culture ; un grand nom bre de patriciens p assa ien t au 
m oins une partie de l ’année sur leurs terres dont ils 
dirigeaient l ’exp lo ita tion  en personne. L ’élevage du  
cheval fu t répandu à grands frais par l ’au torité , car 
l ’exportation  dans les pays vo isins, toujours en guerre, 
éta it  très in tense et a tte ig n it certaines années 10 000 
tête s .

c) De 1798 à nos jo u rs . La R épublique h elvétiqu e  
donna à to u te  la Suisse la liberté absolue d ’industrie et 
de com m erce, que le gouvernem ent bernois m a in tin t en 
général sous l ’A cte de M édiation et m êm e plus tard . 
T outefois ces droits presque illim ités donnèrent lieu  à 
des p la in tes sur la  concurrence d éloyale, le relâchem ent 
des apprentissages, l ’envah issem ent de la  cam elote , etc. 
D es m illiers d'ouvriers étrangers, capables, accapa
rèrent peu à peu tous les p etits  m étiers. La loi sur l ’in 
dustrie, du 7 novem bre 1849, provoqua enfin une am é
lioration  de la  s itu ation . L ’horlogerie, dans le  Jura, 
fu t la  seule grande industrie qui prit une certaine ex ten 
sion . L orsqu’on 1815 ce territoire d ev in t bernois, elle 
occupait déjà près de 1200 personnes, et 6000 vers 1840. 
D ans l ’ancien canton, to u tes les branches de l ’industrie  
te x tile , autrefois si florissante, é ta ien t en recul, e t la  
population  em m entaloise su rtou t éta it en grande partie 
tom b ée dans la m isère. D e to u tes les ten ta tiv es fa ites  
pour introduire de n ouvelles industries, seule la scu lp 
ture sur bois réussit à prendre pied dans l ’O berland ber
nois. Telle éta it la situ a tion  quand, grâce à la C onsti
tu tio n  fédérale de 1848 et à l ’ouverture des prem ières 
lignes de chem ins de fer, le  trafic se trou va  en peu  de 
tem p s grandem ent facilité . U ne série de grandes entre
prises industrielles naquirent en certaines contrées. 
L ’horlogerie, dans le Jura, a tte ig n it, m algré des crises 
passagères, un  d éveloppem ent rem arquable et s ’étendit  
dans le Seeland ; la v ille  de B ienne en d ev in t le centre. 
En 1888, le canton, qui fournit aujourd’hui la  m oitié  
de la production to ta le  des m ontres su isses, com ptait 
déjà 20 000 horlogers : il exporta  ju sq u ’en 1901 pour 
plus de 50 m illions de francs de m ontres par an. Une  
certaine stagnation  avec  m êm e des périodes de recul, se 
fit sentir depuis le com m encem ent du X X e s., et les an 
nées qui su iv irent la guerre européenne curent les plus 
fâcheuses conséquences pour cette  fabrication . L ’indus
trie des étrangers, dans l ’Oberland surtout, prit aussi une 
énorme extension  et occupa des m illiers de personnes. Le 
nombre des étrangers a y a n t passé une nuit à Interlaken  
était avant la guerre européenne de 400 000 et plus par 
an. La circulation des b a teau x  à vapeur sur les lacs de 
Thoune èt de Brienz éta it tren te-cinq  fois p lus in tense en 
1903 qu’en 1836. Les principales sta tions d ’étrangers, In 
terlaken, Grindelwald, Murren, Beatenberg, Gstaad, 
Kandersteg et T houne acquiren t un renom  m ondial. Cet
te  industrie souffrit naturellem ent aussi beaucoup durant 
et après la guerre européenne; elle fournissait du trava il à 
une série de branches secondaires, dont la sculpture sur 
bois, ayant Brienz pour centre, occupait à dom icile en vi
ron 1500 personnes. Les nom breux cours d ’eau ont perm is 
l ’installation de pu issantes usines électriques ; celles des 
vingt dernières années ont réalisé d ’im m enses progrès et 
de nouvelles usines, dont celle du H au t-H asli, sont pré
vues. Les principales actu ellem en t ex ista n tes sont à 
Muhleberg, H agneck, Spiez, K andergrund, W angen sur 
A ar,W ynau etF elsen au  près de Berne ; un  grand nombre 
d ’autres, de m oindre im portance, appartiennent à des 
communes ou des particuliers. Les autres industries, 
qui malgré leur in troduction  tard ive ont réussi à égaler 
ou dépasser ce qui s ’est fa it dans les autres cantons, 
sont les su ivantes : In d u str ie s  textiles : filatures de 
coton, de laine, de soie et de lin  dans la H aute-A rgovie, 
le B as-E m m ental et le M ittelland (L angenthal, Ilerzo-  
genbuchsee, B erthoud, W orb, B elp). F abriques de cho

colat, à  Berne, où se centralise to u te  l ’industrie alim en
taire, sa u f la fabrication  du la it condensé  qui se fa it à  
T houne, Stalden  en E m m ental et à  N euenegg. Le sucre 
est fabriqué à Aarberg. D es tanneries  et d ’autres indus
tries du cuir se rencontrent dans l ’E m m ental et à  Berne. 
D ans cette  v ille  on trou ve encore la m écanique de préc i
s ion , le trava il du  bois, la  fa brica tion  d u  p a p ie r  et les 
in d u str ie s  ch im iques. Pour le  fer, le cim ent et la chaux, 
voir l ’article M i n e s . Les poteries son t fabriquées à  
T houne et H eim berg. On constru it des m achines à  
B erne, Oberburg, Berthoud.

L 'agricu ltu re , avec l ’industrie laitière et l ’élevage du 
béta il, reste , com m e autrefois, la  principale ressource 
des h ab itan ts do la cam pagne. L ’exten sion  des prés, 
au x  dépens des cham ps, augm enta encore au X I X e s., 
si bien que de nos jours la m oitié au plus du territoire 
cu ltivab le  produit du blé, alors q u ’en 1846 encore, près 
de 24 000 q u in tau x  de céréales et de farine purent être  
exp ortés. Les from ageries de v illage, au nom bre de 
120 en 1840, sont au nom bre d ’environ 700 en 
1921 ; leur production , dont les n eu f dixièm es pro
v ien n en t du centre (E m m ental, M ittelland, H aute- 
A rgovie et S ee la n d ), a tte in t en tem ps norm al 
140 000 q u in tau x  de from age et 18 000 qu intaux  
de beurre. C ette exten sion  de l ’industrie laitière est 
cause que les régions de la  plaine é lèven t aujourd’hui 
trois fo is plus de gros bétail qu'il y  a cen t ans. La race a 
été  extrêm em ent am éliorée, aussi les bêtes du Sim m en
ta l en particu lier jou issen t-elles d ’un renom  européen. 
Il fa u t rem arquer en outre que l ’agriculture, qui occu
p ait en 1900 le 40 %  et en 1921 encore le 35 % de 
la  p opu lation  to ta le , ne p eu t suffire, m algré l ’em ploi 
d ’engrais artificiels, a u x  besoins du canton. La Société  
économ ique p rovoqua dans les d ix dernières années du 
X I X e s. la fond ation  d ’un  grand nom bre de sociétés  
d ’agriculture, locales ou de d istricts, qui se réunirent 
en une v a ste  A sso c ia tio n  des sociétés d ’agriculture de 
B erne et des cantons vo isin s  (Fribourg et Soleure). L ’É tat 
a ouvert des écoles d ’agriculture à  R iiti près de Zolli- 
lcofen et à  Schw and près de M unsingen ; on y  a ajouté  
dernièrem ent une école d ’économ ie alpestre à  Brienz

S y lv icu ltu re . Le canton possède environ 152000  h a .d e  
forêts, dont 13 000 appartiennent à  l ’É ta t, 79 000 à  des 
com m unes et corporations, 60 000 à des particuliers. Le 
revenu m oyen  annuel se m onte à 20 m illions de francs. 
Le bois est devenu  l’objet d ’un  assez fort com m erce  
depuis son em ploi dans la fabrication du papier. La 
chasse est une régale d ’É ta t : elle n ’a aucune im por
tance économ ique et est soum ise à  un systèm e de per
m is. D ans l ’Oberland, quatre districts francs perm etten t  
au gibier alpin , surtout au x  cham ois, de se m ultip lier. 
La pêche  a fa it des progrès depuis l'organisation  de la 
piscicu lture. D ans les grands cours d'eau, la  q uantité  du  
poisson a beaucoup dim inué en com paraison d ’autre
fois. La pêche est égalem ent sans im portance écono
m ique.

Il est év id en t que les conditions et m oyens de trans
port eurent de to u t  tem ps la plus grande influence sur le 
développem ent économ ique. A u x X V I IIe et X I X e s., 
l ’É ta t bernois fit les plus grands efforts pour am éliorer 
et augm enter son réseau routier. La loi sur les routes, de 
1834, d iv isa it celles-ci en quatre classes : routes prin
cipales, de cam pagne, chem ins de com m unication et de 
villages. L ’É ta t  a la  charge des trois prem ières ca té 
gories. Ses dépenses se m ontèrent pour to u t le X I X e s. à 
environ  65 m illions de francs. La longueur du réseau  
passa, durant le siècle, de 910 à  2158 kilom ètres. Les 
postes bernoises furent de 1675 à  1832 le m onopole de la 
fam ille v o n  F ischer (sur les prem ières p ostes, voir B T  
1884, p. 60) ; elles dépendirent du canton ju sq u ’en 
1849, puis de la C onfédération. La prem ière ligne télégra
p h iq u e , entre Berne, Zurich et Coire fut inaugurée le 
9 aoû t 1852 ; le téléphone apparut en 1881 et le prem ier  
tram  p neum atique à Berne, de la gare à  la fosse aux  
ours, date du 1er octobre 1890. Le Grand Conseil accorda  
la prem ière concession  pour la construction  d ’une ligne  
de chem in  de fer, le 24 novem bre 1852, à  la com pagnie  
du Central suisse, pour le tracé O lten-Berne. Le d év e
loppem ent du réseau des voies ferrées dans la seconde  
m oitié  du X I X e s. et au com m encem ent du X X e est
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l ’un  des plus im portants chapitres de l ’h isto ire bernoise  
(voir le chap. H i s t o i r e  d e  1 8 6 0  a  1 9 2 1 ) .  E n 1 8 6 4 ,  
l ’É ta t  ouvrit à l ’exp lo ita tion  les lignes Berne-L angnau  
et B ern e-B ien ne-N eu veville , constru ites à  ses propres 
frais. Il participa par de fortes su b ven tion s à l ’étab lisse
m en t du réseau qui se con stitu a  rap idem ent dans les 
années su ivan tes, e t m esure actu ellem en t 1 0 7 0  kilom è
tres (y  com pris les chem ins de fer à vo ies é tro ites). Pour  
les détails sur ces lignes, voir le  chap . C h e m i n s  
d e  f e r . —  V oir B e rn  u n d  se ine V o lksw ir tsch a ft, 
p u b i, par la  Cham bre cantonale du com m erce et de l ’in 
dustrie. —  C. M ühlem ann : U ntersuchungen  über die 
E n tiv ic k lu n g  der w irtscha ftlichen  K u ltu r ...  im  K t . B ern .
—  K . Geiser : R ü ckb lick  a u f  die E n tw ic k lu n g  der w ir t
scha ftlichen  V erhä ltn isse... dans le cata logu e de l ’exp o 
sition  de T houne 1899. —  Le m êm e : S tu d ie n  über die 
bernische L a n d w irtsch a ft im  IS . J a h rh . —  E . Lerch : 
D er bernische K om m erzien ra t im  18. Ja h rh .  —  M it
te ilu n g en  des bern. sta tis t. B u rea u s . — ■ E . von  R od t : 
B e rn . [ H .  T r . ]

P o p u la tio n  de la  v ille  de Berne : 1798: 11 147 ; 1850 : 
27 5 5 8 ;  1880: 43 197: 1900: 64 227: 1920 (avec Bum - 
p liz ): 104 620 hab.

2. C h e m i n s  d e  f e r . La construction  du réseau des 
chem ins de fer bernois, favorisée par de nom breuses 
su b ven tion s de l ’É ta t, présente p lusieurs étapes. C’est 
d ’abord la  construction  de tronçons de lignes, à par
tir  de 1858, dans l ’ancien canton, puis dans le Jura. La 
plupart d ’entre eux furent réunis plus tard au  Jura- 
Sim plon . A côté de cette  p u issante com pagnie et des
C. F . F . qui lu i succédèrent, de p etites sociétés se cons
t itu èren t pour exp lo iter des lignes secondaires à l ’aide 
des su b ven tion s de l ’É ta t.

1. C hem ins de fer de l ’É ta t  (N eu veville-B ien ne- 
Berne-L angnau-L ucerne). Le Grand Conseil bernois, 
par les décrets du 3 avril 1857 et du 20 n ovem b re'1858, 
accorda à la com pagnie de l ’E st-O u est des concessions 
pour les lignes B erne-L angnau-L ucernc et B erne-B ienne- 
N eu vev ille , et en outre u n e sub ven tion  de 2 m illions de 
francs. La com pagnie s ’étan t d issoute avan t d ’avoir  
ach evé ses entreprises, l ’É ta t de Berne fu t obligé de 
racheter les lignes et de les term iner. Il décida égale
m en t de les exp lo iter.E lles furent ouvertes à la circu
la tion  le 1 er ju in  1864 sur un  parcours to ta l de 87 km . 
L ’exp lo ita tio n  fu t déficitaire et chargea assez lour
dem ent le b u d get bernois. La v en te  au x  enchères de 
la  ligne Berne-L ucerne en 1877 ajouta  la  section  Lang- 
nau-L ucerne au x  chem ins de fer de l ’É ta t  qui m esu
raient 143,1 km . Le tracé B erne-B ienne-N euveville  fu t 
acquis la  m êm e année par la com pagnie du Jura pour 
I l  560 000 francs ; celle-ci se chargea d ’exp loiter le 
Berne-L ucerne ju sq u ’à ce q u ’en 1889 to u t  le réseau du 
Jura-Berne-L ucerne eû t fusionné avec  le Jura-Sim plon .
—  V oir K . Geiser : 40 Jahre bernischer E isen b a h n 
p o litik .  [ H .  T r . ]

2. L ig n e  B erne-L ucerne . La com pagnie du Berne- 
Lucerne se con stitua  en 1870, quand le percem ent du 
Gothard fu t assuré, pour prolonger ju sq u ’à Lucerne la 
ligne de Berne-L angnau ex istan t depuis 1864. Elle  
acqu it ce tte  dernière section , propriété de l ’É ta t  ber
nois, pour 6 600 000 francs en actions libérées. Le can
to n  lu i accorda en outre une su b ven tion  de deux m il
lions de francs. La ligne fu t ouverte à l ’exp lo ita tion  le 
11 août 1875, m ais la  com pagnie fit b ien tô t fa illite , 
quoique le  gou vern em en t bernois lu i eû t encore avancé  
un m illion . Comme principal créancier, le canton  fut 
obligé d ’acquérir au x  enchères, en 1877, to u te  la  ligne  
pour 8 475 000 francs. E lle  fu t réunie aux chem ins de 
fer de l ’É ta t bernois. —  A. R oth  : D ie B ern -L u zern -  
B a h n . —  R usenberger : Schhissbericht über die L iq u i
da tio n ... 1876-1879. ‘ [ H .  T r . ]

3. C hem ins de fer d u  J u r a  B erno is  U n  m ouve
m en t dirigé par X av ier  Stockm ar p artit  déjà en  
1842 de P orrentruy en faveu r de la  construction  d ’un  
réseau ferré jurassien . Il d ev in t p lus im portan t après 
1856. A ucun projet ne fu t cependant agréé ni exécu té  
q u ’après la construction  des chem ins de fer de l ’É ta t  
bernois, lorsque des raisons po litiques et économ iques  
in terd irent de plus longues tergiversations car les lignes 
récem m ent achevées av a ien t éloigné to u t  trafic  de la

vo ie de tran sit du Jura et m en aça ien t de ruiner 
to u te  ce tte  contrée. Le Grand Conseil approuva le 
2 février 1867 la  construction  des lignes B ienne- 
Sonceboz-C onvers, Sonceboz-T avannes e t  P orrentruy - 
D elle  ; il leur accorda une su b ven tion  de 6 956 000  
francs auxquels les com m unes et les particuliers du 
Jura ajoutèrent 9 380 000 francs. Le traje t Porren- 
tru y -D elle  fu t ouvert à l ’exp lo ita tion  en 1872, les 
autres en 1874. La concurrence de la  com pagnie du 
Central Suisse poussa  la  popu lation , après la m ort de 
Stockm ar, et sous la  conduite de Pierre Jo lissa in t, à 
dem ander de nou velles lignes. D ès le 26 février 1873, le  
Grand Conseil v o ta  à l ’u n an im ité la  m ise à exécu tion  de 
to u t  le  réseau du Jura auquel il fu t accordé une su b 
ven tion  g lobale de 18 % m illions. L ’une après l ’autre  
s ’ouvrirent les lignes D elém on t-B âle (1875), D elém on t-  
G lovelier (1876), D elém ont-M outier-T avannes (1876), 
G lovelier-Porrentruy (1877). L ’É ta t  bernois a v a it  entre  
tem p s ven d u  le  tronçon B ern e-B ien ne-N eu veville  à la  
com pagnie du Jura et lu i a v a it afferm é le  Berne-L ucer
ne. C ette dernière acqu it en outre le  chem in  de fer L yss- 
Fräschelz et celui du B ödeli ; enfin  elle exp lo ita it  celui 
du B runig et posséda de 1875 à  1885 la  ligne du Jura  
N eu ch âtelo is. Son réseau to ta l com prit ainsi en 1888  
une longueur de 358 km . dont 260 dans le  can ton . Les 
lignes du Jura rendirent la  v ie  économ ique à ce tte  ré
gion . E n 1889, la com pagnie du Jura-B erne-L ucerne  
fusionna avec  celles de la  Suisse occidentale  et du Sim 
p lon  sous le nom  de com pagnie du Jura-Sim plon . A  côté  
des lignes déjà m en tion n ées, on constru isit dans le  Jura  
celles à v o ie  étro ite  de T avannes-T ram elan  (1884) et 
Saignelégier-L a C haux-de-F onds (1892) ; celles à vo ie  
norm ale de P orrentruy-B onfol (1901), Saignelégier- 
G lovelier (1904) et M outier-Soleure (1908) ; enfin la  
ligne électrique à vo ie  étroite T ram elan-B reuleux- 
N oirm ont, ouverte en 1913. —  Voir L. L ièvre : L e Ju ra  
et la po litique  ferrovia ire bernoise. —  E . Schüler : Le  
J u r a  bernois. [G . A. et H . Tr.]

4. C h em in s de fer subven tio n n és (B ern er  D ekrets
b a h n en ). Les lignes secondaires bernoises, su b ven tion 
nées par le can ton , son t les su ivan tes :

a )  Chem ins de fer des A lpes Bernoises (B erne-Lötsch- 
berg-S im plon). La C om pagnie, fondée le 27 ju ille t 1906, 
a v a it pour bu t de construire une vo ie  ferrée reliant 
F rutigen  à Brigue par K andersteg . E n  1913, elle fu s ion 
n a  avec  la  Cle du chem in de fer du lac  de T houne, qui 
l ’année précédente a v a it  absorbé la  C>° de n av igation
sur les lacs de T houne et de Brienz. D e ces fusions n a 
q u it une im portan te entreprise de transport em bras
san t les lignes de Scherzligen-Spiez-B rigue et Spiez- 
In terlaken-B ônigen , ainsi que les services de n a v i
gation  sur les lacs de T houne et de Brienz. La Com pa
gnie exp lo ite  en outre les lignes Sp iez-Z w eisim m en , 
T houne-B elp-B erne, B erne-Schw arzenbourg et B em e-  
N eu ch âtel. —  Voir A rt. A l p e s  ( c h e m i n s  d e  f e r  d e s ) —  
Voir aussi D au tin  : D ie B erner A lp e n b a h n . —  E . P latz-  
h off : D ie B erner A lp e n b a h n . —  F . V olm ar : B ernische  
A lp e n b a h n p o litik  1860-1906.

b) B ern e-N euchâtel (L igne directe) do 42 km . de lon 
gueur, ouverte à l ’exp lo ita tion  le 1 er ju ille t 1901.

cl B erne-Schw arzenbourg. L igne de 20 km . de lon 
gueur, ouverte le 1er ju ille t 1907, à traction  électrique  
dès 1920.

d) A utres lignes : B erthoud-T houne, chem in  de fer de 
l ’E m m en ta l, Soleure-M outier, L an gn au -H u ttw il, H u tt-  
w il-W o lh u sen , H u ttw il-  E risw il, R am sei - Sum isw ald— 
H u ttw il, A net-M orat-Fribourg, V allée de la  S ingine, 
Saignelégier-G lovelier, P orrentruy-B onfol. [E. A k e r t .]

5. C hem ins de fer de l ’O berland. Le 1er ju ille t 189Ò 
furent ouvertes à l ’exp lo ita tion  les lignes : Zollhaus- 
Lauterbrunnen e tZ w eilü tsch in en -G rin d elw a ld ; le 4 a o û t  
1891 : Lauterbrunnen-M ürren ; en 1893 : le chem in  
de fer de la  W engernalp  et W ildersw y l-S ch yn ige-P la tte  ; 
la  ligne de la Jungfrau  ju sq u ’au Jungfraujoch  en 1909. 
Ces lignes furent électrifiées en 1914. [G. B.]

3. E g l i s e , a) A v a n t la R éform ation . D es données cer
ta ines m anq u en t sur les origines du christianism e et 
de l ’organisation  religieuse du canton  de B erne actuel, 
ainsi que sur la  répartition  du p ays entre les diocèses 
voisin s : la  rive gauche de l ’Aar sau f le  H a u t-H asli à
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l ’évêch é de L au san ne ,la  rive droite à celui de C onstance, 
le bailliage de B ipp à l ’évêch é de B àie, auquel se ra tta 
ch ait aussi le  Jura bernois actuel sau f l ’A joie e t  les 
F ranches-M ontagnes, dépen d an t de l ’archevêché de B e
sançon, et le va l de Sa in t-Im ier, B ienne et L a N e u v e v ille , 
relevan t de L ausanne. Com me l ’organisation episcopale  
est déjà a ttes té e  au V alais vers 370, que V indonissa  
éta it  le siège d ’un évêq u e vers 500, que dans Fribourg  
et V aud, au x  frontières de Berne, des paroisses rurales 
d o iven t dater du V Ie s., on peut ad m ettre que les m is
sionnaires francs e t  irlandais in trodu isiren t éga lem ent 
le christian ism e en p ays bernois. On a  décou vert à 
Elisried près de Schw arzenbourg, à N iederried près 
d ’A arberg et à R ubigen  des tom b eau x  chrétiens alé- 
m ano-burgondes. D ès le V I I I e s ., le cou ven t de Saint- 
Gall reçut des dom aines situés dans la  H a u te -Argo v ie . 
Les prem ières églises de cam pagne m en tion n ées sont : 
Spiez et Scherzligen 761, R ohrbach  795, Orvin, Som - 
beva!, P éry  et T avannes 866, O berbalm  961, K irchberg  
et W im m is 994. Les plus anciens cou ven ts son t M outier- 
G randval fondé vers 630, V erm es, Sain t-U rsanne, 
Sain t-Im ier (V IIe s.), R ueggisberg (vers 1050). Les or
dres relig ieux su ivan ts é ta ien t établis dans le  canton : 
les clunisiens à B elm und-Ile  de Saint-P ierre, H ettisw il, 
L euzingen , V illars-les-M oines, P ons B arg iae , R ötenbach  
e t  R ueggisberg ; les bénéd ictins à H erzogenbuchsee, 
R iiegsau , Sa in t-Jean , Trub et W angen ; les angustine à 
A m sold ingen , D ä rstetten , Frauenkappel en et In ter
laken  ; les cisterciens à D ettligen , Frienisberg et Frau- 
brunnen ; les prém ontrés à B ellelay  et G o ttsta tt ; les 
chartreux à Torberg ; les franciscains à Berne et Ber- 
th o u d ; les dom inicains àB erne-B runnadern  et à Marien- 
ta l- l’Ile ; les chevaliers de Sain t-Jean  à B ienne, Mun- 
clienbuchsee et T h u n stetten  ; les chevaliers teu to -  
niques à K öniz et Sum isw ald  ; les frères hospitaliers et 
les antoniens à  B erne. Le cartulaire de Cuno d ’E sta-  
vay er  contien t une liste  des édifices relig ieu x  bernois du 
diocèse de L ausanne en 1228. Les édifices religieux les 
plus im portan ts son t : de l ’époque rom ane, ceux d ’A m 
sold ingen , Scherzlingen , Spiez, E in igen , W im m is, 
M eiringen, K irchlindach, Sa in t-Im ier, Sain t-U rsanne ; 
de l ’époque ogivale : la collégiale de Berne, les églises de 
B ienne, B erthoud , P orrentruy, Gléresse, M unchenbuch- 
see, K irchberg, K öniz, Sum isw ald , Jegenstorf, W orb, 
W ynau , B lu m en ste in , In terlaken , Zw eisim m en, T houne  
(la tour) et G essenay (la tour). Les principales m anifesta
tions de la v ie  religieuse furent la  construction  de la  
Collégiale de Berne, com m encée en 1421, les prédica
tions de B erchtold  von  R egensburg à T houne en 1254, 
et de V inzenz Ferrer à Berne en 1404. Des hérétiques  
son t m entionnés à Schw arzenbourg en 1277 et à Berne en 
1399. A u cours du X V e s., le gouvernem ent s ’attribua  
de plus en plus les pouvoirs ép iscopaux, il m it sous 
tu te lle  le cou ven t d ’In terlaken  en 1473 et fonda en 
1485 à Berne le chapitre de Sa in t-V incent, destiné à 
devenir le centre relig ieux du p ays. Cette évo lu tion  fu t  
com plète dès l ’in troduction  de la  R éform e, adoptée par
la  v ille  après une période d ’h ésita tion . La cam pagne  
resta it p lu tô t favorable à l ’ancienne fo i, sau f quelques 
parties de l ’E m m en ta l, du B as-S im m ental et du See
land . U n sou lèvem en t eut lieu  en autom ne 1528 dans 
les bailliages du H a u t-H asli, Interlaken , Frutigeri et le  
H au t-S im m en ta l ; il fu t réprim é par la  force arm ée. 
U n e n ou velle  organisation  religieuse fu t in trodu ite  peu  
après.

b) D e la R e fo rm a tio n  à 179S. Les actes du colloque de 
1528 et les décisions synodales de 1532 servirent de base  
à la  nou velle  organisation ecclésiastique. Les anciens 
d écanats furent rem placés par les chapitres de Berne, 
T houne, B erthoud, L angenthal, N idau  et Buren. Le 
d oyen  de celui de Berne, généralem ent prem ier pasteur  
de la  Collégiale ju sq u ’en 1798, ava it le rang de l ’an tistès  
de Zurich, de B âle ou de Schaffho'use ; il é ta it conseiller  
en m atière ecclésiastique auprès des autorités. Cette  
charge fu t occupée successivem ent par B erchtold  H aller  
1528, E rasm us R itter  1536, Jodokus K ilchm eyer 1547, 
H ans H aller 1552, Johann  F ädm inger 1575, Abraham  
Mus cuius 1586, Sam uel Schneuw lin 1592, Johann  D ick  
1602, Christoph Lfithard 1610, S tephan Schm id 1622, 
Jakob V enner 1648, H einrich H um m el 1662, Johann-

R u d olf H ibner 1674, J o h a n n -R u d o lf S trauss 1692, 
Sam uel B achm ann 1696, Sam uel H op f 1709, Johann- 
R u d olf 1716, S im eon N ötiger 1718, Joh an n -R u d o lf  
B launer 1726, Johann-Jakob  D achs 1732, Johann-Jakob  
Morell 1744, Joh an n -A n ton  K irchberger 1747, Joh an n - 
Jakob  Zehender 1752, A braham  von  Greyerz 1766, 
Johann  W y tten b ach  1778, Johann  Ith  1799, T heophil 
R isold  1813, Sam uel Stud  er 1827, E m anuel Stierlin  
1831. Le prem ier doyen  présidait les syn od es du Corps 
pastoral bernois, qui se réunit la  prem ière fois en 1530, 
puis en 1532, 1533, 1534, 1536, 1537, 1544, 1549, 1562, 
1581, 1597 et 1615. Chaque doyen  dirigeait, les assem 
blées de son chapitre. L orsqu’on cessa de réunir le 
syn od e général, la  d irection des affaires ecclésiastiques, 
pour a u ta n t que l ’É ta t ne l ’exerçait pas lu i-m êm e, fu t  
confiée par lu i à une C om m ission C K onten! y ecclésiastique  
où l ’em portait l ’in fluence du clergé de la  v ille . L ’exercice  
de la  jurid iction  ecclésiastique é ta it  confiée par le gou 
vern em en t à des C onsistoires. Celui de la v ille , in stitu é  
en 1528, servait d ’in stan ce supérieure à ceux de la  cam 
pagne. Les décisions de 1528 et 1532 fixèrent l ’orga
n isation  et l'enseignem ent de l ’église ; à partir de 1547 
tou s les serviteurs de l ’église et de l ’école durent jurer 
de les observer en apposant leur signature dans le  
rôle des pred icants, ainsi que les d eu x  confessions h e lv é 
tiques de 1536 et 1566, le C onsensus T ig u r in u s  de 1549  
et la  F o rm u la  C onsensus  de 1675. Les ordonnances de 
1532 puis celles pour les pasteurs, de 1587, 1638, 1657, 
1667, 1734, 1748 et 1824 organisèrent les paroisses. La 
prem ière litu rg ie , le livret de bap têm e de 1528, fu t con
tinu ée et revue en 1529 (1541), 1551, 1598, 1612 (1639, 
1649), 1724, 1752, 1761, (1775), 1846, 1878, 1888 et 
1912. On u tilisa  les catéch ism es de H aller 1530, Megan- 
der 1536, B ucer 1538, un  catéch ism e anonym e de 
1551, le  p etit  catéch ism e bernois d ’A braham  M usculus 
en 1581 et celui de H eidelberg depuis 1615 en v i
ron. Le chant d ’église, supprim é lors de la  R éform e, 
fu t réin trodu it en 1558 ; on se serv it du psautier de 
Lobw asser, im prim é pour la  prem ière fois à Berne en 
1606, et rem placé en 1775 par le psautier de Stapfer. 
U n  recueil de cantiques lu i succéda en 1851. On em 
p loya  au X V I e s. la  B ib le zuricoise et celle de L uther. 
D ès 1616, celle du professeur P iscator fu t recom m andée; 
en 1684 elle d ev in t la  b ible officielle et fu t im prim ée  
pour la  prem ière fois à Berne cette  m êm e année et la  
dernière fois en 1846-1848. D ès l ’origine, il ex ista  des 
paroisses de langue française dans le gou vernem ent 
d'A igle ; dès 1530 s ’y  ajoutèrent celles des bailliages com 
m uns avec  Fribourg, M orat, Grandson e t  E challens. 
Berne appliqua à ces dernières les stip u lation s de la  pre
m ière p a ix  de Cappel selon lesquelles on ne to léra it dans 
les paroisses que les m inorités réform ées, tand is que la  
m esse éta it d éfin itivem en t supprim ée dès que la  m ajo
rité se prononçait pour le nou veau  cu lte . Les pays de 
V aud, G ex, T honon et Ternier reçurent l ’organisation  
religieuse bernoise dès leur conquête en 1536 ; de m êm e  
le G essenay et le  P ay s d ’E n h au t en 1555. Par son in 
fluence et ses relations de com bourgeoisie, Berne in tro 
duisit la  R éform e dans le va l de M ontier et dans le com té  
de N eu ch âtel, et décida sa v icto ire à G enève. L ’affer
m issem ent de l ’église réform ée sur un aussi grand  
territoire de langue française eut les plus grandes con
séquences pour la  diffusion de la  n ou velle  doctrine  
dans l ’E urope occidentale.

D ans l ’E m m en ta l, les an ab ap tistes se m aintinrent 
fort nom breux m algré les m esures sévères prises 
contre eu x . Les lu tte s  entre lu thériens et zw ingliens  
troublèrent profondém ent l ’église bernoise ; les der
niers eurent d éfin itivem en t le dessus en 1548. D ans 
le  pays de Vaud surtout, l ’organisation religieuse  
créée par Berne entra en conflit avec  la  théocratie  
de Calvin. Berne su t trouver un solide appui dans 
l ’école. Le clergé se form ait à l ’académ ie de L ausanne et 
à l ’école supérieure de Berne où enseignèrent M usculus 
et Are tins. Berne se dépensa aussi beaucoup en faveur  
de ses coreligionnaires de l ’étranger, au x  X V I e, 
X V I I e et X V I I I e s. E lle s ’opposa résolum ent à l ’u n i
versalism e de l ’académ ie de Saum ur com m e au cartésia
nism e ; cependant elle su b it quelque peu , au  X V I I I e s., 
l ’in fluence du m ouvem en t ph ilosoph ique. Berne se
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détourna du m ouvem en t p ié tiste , qui se m anifesta  dès 
la fin du X V I I e s., et agit rigoureusem ent envers quel
ques-uns de ses chefs.

C )  De 1798 à nos jo u rs .  E n  1803, après les crises de la  
R évolution  et de la R épublique h elvétiqu e, l ’église ber
noise se releva presque sans changem ent dans ses rap
ports avec l ’É ta t et dans son organisation . D ès 1804, 
l ’É tat se chargea de percevoir les revenus des biens 
ecclésiastiques, d 'im portance très variée, afin  d ’égaliser  
les tra item en ts des pasteurs, q u ’il ava it pris à son com p
te . L ’académ ie, qui fa isa it su ite  à l ’école supérieure, ne  
fu t plus exclu sivem en t réservée à la  form ation  du Corps 
pastoral. D urant la  R estauration  se produisit un  m ou ve
m ent de R éveil, qui donna n aissance à diverses églises 
libres. Les évén em en ts de 1831 provoquèrent en 1834 
la suppression du prem ier doyen  et de la com m ission  
ecclésiastique. Le synode général et le  conseil d ’édu
cation  rem placèrent ce dernier. La con stitu tion  ecclé
siastique de 1852 donna à l ’église une organisation  
synodale à trois degrés : le  conseil d ’église de 
chaque paroisse ; le  synode de d istrict form é de 
pasteurs et de la ïques, rem plaçant le  chapitre ; enfin  
le synode nation al, com posé com m e le  précédent, 
et représentant l ’église dans son ensem ble. La loi 
de 1874, sortie du K u ltu rk a m p f,  donna au x  p a 
roisses une grande autonom ie, le  droit d ’élire leur pas- 
leu r et d ’opposer leur veto  au x  décisions synodales ; 
elle supprim a les synodes de d istrict, fixa  à six  ans la  
période des fonctions des ecclésiastiques, confia l ’ad 
m inistration  des églises au D épartem ent des cu ltes et la  
partie religieuse (cu lte , soin des âm es) au synode d ’église  
élu à raison d ’un député pour 3000 h ab itan ts. Cet or
gane nom m e le conseil syn od al de 9 m em bres, au torité  
suprêm e d ’adm in istration  et de surveillance de l ’église 
du canton . Les consistoires, oubliés sous la  R épublique  
helvétiqu e, rentrés en a ctiv ité  en 1803, dénom m és tri
bunaux de m œ urs dès 1.831, perdirent le droit de pro
noncer des peines et furent transform és en 1852 en con
seil paroissiaux chargés des prem ières enquêtes dans des 
cas de recherche en p atern ité e t  de divorce pour en 
déférer à la  justice  la ïq u e; en 1874 ,ils perdirent ces der
nières com pétences. Les organisations religieuses et ec
clésiastiques libres son t entre au tres: la société  b iblique  
fondée en 1815,1e com ité des m issions 1819 et 1839-, la  
société évangélique 1831, la société  p ro testan te  de se
cours 1843, la  soc iété  cantonale des pasteurs 1839, le 
com ité de b ienfaisance ecclésiastique 1883. L ’église ber
noise traversa  p lusieurs crises au cours du X I X e s. : 
l ’orientation vers la  théologie sp éculative née de la  
philosophie de H egel (appel du professeur Zeller, 1847), 
les m ouvem ents de ré form e  de 1865-1870. D es courants  
religieux sociaux naquirent dans les villes surtout à la 
fin du siècle. La science théologique fu t représentée à 
l ’U n iversité  par p lusieurs professeurs ém inents. A ctu el
lem ent l ’église bernoise, à laquelle furent incorporées en 
1815 les paroisses réform ées de l ’ancien évêché de Bale, 
la p lupart de langue française, com p te 200 paroisses 
avec 245 postes pastorau x  et 7 v icariats de d istrict. Il 
faut y  ajouter 8 paroisses du canton  de Soleure ra tta 
chées au synode bernois. —  Voir J .-J . Frickart : B e i
träge zu r  Gesch. der K irchengebräuche im  ehem aligen  
K anton  B ern  seit der R eform ation . —  G. F insler : 
Kirchliche S ta tis tik  der Schw eiz. —  E . B lösch : Gesch. 
der Schweiz, re form ierten  K irch en . —  S a m m lu n g  der 
kirchenrechtlichen V erfa ssu n g sb estim m u n g en  ... 1916. —  
K irchenordnung  fü r  die ev.-ref. K irche des K a n to n s  
B ern. —  E . B lösch  : D ie V orreform ation  in  B ern , dans 
J S  G IX . [E .B .]

d) E glise  catholique rom aine  (après la  R éform e). Lors 
de l'in troduction  du nouveau  cu lte en terre bernoise, en 
1528, le catholicism e et ses cérém onies religieuses fu 
rent supprim és ; il fu t  éga lem ent in terd it d ’assister à ces 
dernières hors du pays ; le retour à l ’ancienne foi fut 
puni sévèrem ent. A vec le tem p s, on to léra  les catho
liques dans le canton. U n changem ent effectif n ’eut lieu  
cependant q u ’à la  R évolu tion  française, quand l ’an 
cien régim e tom ba et fu t rem placé par la R épublique  
H elvétique, 1798-1803. A  Pâques 1798, un cu lte eut  
lieu quelque tem ps à la  chapelle de l ’h ôp ita l bourgeois 
pour les so ldats catholiques. L ’au torité  h elv étiq u e  de

Berne autorisa le 9 ju in  1799 dans le chœ ur de la  Collé
giale le  prem ier culte catholique officiel, ten u  par le  
père Grégoire Girard, franciscain . Celui-ci fu t nom m é  
curé par le D irectoire et S tephan B uchs, de B ulle, lui 
fu t ad jo in t en qualité d ’aum ônier. L ’au torité  h elvé
tique et le père Girard, le prédicateur du gouvernem ent, 
durent abdiquer en 1803 ; l ’A cte de M édiation attribua  
aux cantons la  com pétence en m atière religieuse et le 
P etit  Conseil bernois décida, le 1er février 1804, de 
tolérer le cu lte catholique placé sous le contrôle du  
Conseil d ’église pro testan t. Les ten ta tiv es  de prosély
tism e furent m enacées de peines sévères. La m esse fu t  
célébrée d ’abord du 25 m ars 1804 à 1864 dans l ’église 
française. Le père Girard retourna à Fribourg en 1804. 
i l  eut de nom breux successeurs. A nton  B older seul resta  
en fonctions de 1814 à 1824. II créa une école catholique, 
un hospice de pauvres et une école du dim anche pour 
ouvriers. Après la  chute de N apoléon , Berne reçut du 
Congrès de V ienne le Jura bernois en com pensation  de 
l ’A rgovie et de V aud. Ce territoire com prenait 40 000  
catholiques environ. La n ouvelle C onstitution  fédérale  
a ttr ib u a it au x  cantons le droit de légiférer en m atière  
religieuse. B erne reconnut le catholicism e dans les com 
m unes jurassiennes ; en v ille, il ne fu t que to léré ; le  
curé et dès 1820 le  vicaire du Corps d ip lom atique furent 
soum is au contrôle de l ’É ta t. La conversion de Charles- 
Louis de H aller, p etit-fils  du célèbre A lbert de H aller, 
le 17 octobre 1820, provoqua beaucoup d ’irritation . Le 
P etit  Conseil ouvrit une enquête, revisa la form ule  
d ’asserm en ta lion  du curé et rem plaça le décret de 1804 
par un  Règlem ent concernant le culte catholique. Au curé 
A nton  B older que l ’évêque pria de dém issionner, suc
céda le 20 septem bre 1824 C hristian-A nton Tschann.
11 fonda une école de jeunes filles que l ’É ta t  su b ven 
tionna. Quand l ’évêché de Bâle fu t réorganisé, le
12 ju ille t 1828, Tschann devin t chanoine résident à 
Soleure. Il eut pour successeur A ntoine B aud, de Chênes 
(G enève), qui réunit des dons volontaires pour acquérir 
une cure et une m aison d ’école dans la  rue des Bouchers, 
98. D e 1831 à 1839 eut lieu  à P orrentruy un  m ouvem ent 
séparatiste , conduit par X av ier  Stockm ar, ten d an t à 
détacher le Jura de l ’ancien canton. Le gouvernem ent  
réprim a ces ten ta tiv es  et Stockm ar s'enfu it à l ’étranger. 
La p aix  dura clans le  Jura bernois ju sq u ’au K u ltu r 
k a m p f,  1874. Baud parvin t à introduire le  cu lte catho
lique à Interlaken  en 1842. En vertu  d ’un accord entre 
le pape et le gouvernem ent, le canton de Berne en entier 
fu t incorporé en 1864 à l ’évêché de B âle. La partie 
de l ’ancien canton  qui est à droite de l ’Aar fa isa it 
déjà partie de ce diocèse, tand is que la  rive gauche  
appartenait jusque-là  à l ’évêché de Lausanne. La C onsti
tu tion  fédérale de 1848 garantit le libre exercice du 
culte sur to u t le territoire suisse. Berne étant, devenue  
ville fédérale, Baud poussa à la construction  d ’une église 
catholique. Le gouvernem ent accorda son autorisation  
en 1853 et céda le terrain  nécessaire à la  rue des B ou
chers à côté de l ’hôte l de v ille . L ’église de SS. Pierre et 
P aul fu t achevée en 1864. Le curé Baud ava it réuni 
presque tous les fonds nécessaires, 650 000 fr., au m oyen  
de contributions du p ays et de l ’étranger ; il m ourut en 
1867. Sous son successeur, Stephan Perroulaz, de Fri
bourg, éclata  l ’orage du K u ltu r k a m p f  de 1874, dans 
lequel le gouvernem ent bernois joua un rôle im portant. 
La publication  du décret du concile du V atican , du 
18 ju ille t 1870, sur l ’in faillib ilité du pape, provoqua le 
m ouvem en t des v ieu x-cath oliq u es qui rejetaien t ce 
dogm e. Quand l ’évêque E ugène L âchât, de B âle, fit 
officiellem ent connaître les décisions du V atican , Berne  
et quatre autres cantons le déclarèrent déposé de ses 
fonction s et il fu t in terd it aux ecclésiastiques de con
tinuer leurs relations avec lu i. Berne répondit à la  pro
testa tio n  du clergé jurassien par l ’expulsion  de 84 prê
tres, le  30 janvier 1874. On les rem plaça par des « curés 
d ’É ta t  » venus du dehors. Des troupes furent envoyées  
dans le Jura pour conjurer un  sou lèvem ent. La tension  
des esprits ne dim inua que lorsque le gouvernem ent ber
nois. à la  dem ande de la  Confédération, eut révoqué  
l ’éd it de bannissem ent et que l ’évêque L âchât eu t re
noncé à l ’évêché de B âle. Les v ieu x-cath oliq u es de la 
ville fondèrent en 1871 le  Verein fre is in n ig er K a th o liken
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qui fu t  agréé par le gou vern em en t. U n vo te  populaire  
du 18 janvier 1874, dont la  m ajorité fu t fournie par les 
protestan ts, conféra au V ieu x-cath olic ism e le rang  
d ’église officielle à laquelle furen t a ttrib u ées en 1875 
l ’église des sa in ts Pierre et P aul, bâtie  d ix  ans au 
p aravan t par la paroisse catholique-rom aine, ainsi 
que l ’école et la  cure h a b itée  par le  curé Perrou
la z; les classes catholiques-rom aines furent supprim ées. 
Le katholische M ä n n erve re in , com posé de catholiques-  
rom ains, recourut in u tilem en t au gouvernem ent 
et au Conseil fédéral. Ils furent autorisés à faire 
leur cu lte dans l ’église française. Les services de la 
sem aine et du d im anche après-m idi eurent lieu  quelque  
tem p s dans la m aison de M m= E sther de M urait à la  rue 
des G entilshom m es, et dès le 29 septem bre 1875 à l ’an
cienne auberge de la couronne d 'o r  à  la rue de la  
J u stice , où une chapelle a v a it été am énagée. A u curé 
Perroulaz qui s ’éta it retiré en 1876, succéda Jalcob  
Stam m ler. Lorsqu’au 1 er janvier 1883, le Code fédéral 
des ob ligations entra en v igueur, la  com m unauté fu t  
con stitu ée  selon  l ’article 716 en associa tion  religieuse  
sous le nom  de paroisse catholique-rom aine de Berne, et 
reconnue com m e personne jurid ique avec  le  droit de 
posséder des biens. E lle su b sista  dès lors par des con 
trib ution s vo lon ta ires. Le curé Stam m ler trou va  les 
fonds pour édifier une cure et une église, dédiée à la 
T rin ité, et term inée le  5 février 1899. E n 1877, il par
v in t aussi à  réintroduire le  culte catholique à T houne et 
en 1881 à In terlaken . Thoune eut son église en 1892, 
son propre curé en  1894, In terlaken  en 1895 etB erth ou d  
en 1897. D epuis la  nom in ation  de Stam m ler au poste  
d ’évêque de Bâle et L ugano, le 4 ju ille t 1906, Mgr. E. 
N ü n list est curé de Berne. La paroisse com pte aujour
d ’hui environ  40 soc iétés. Le recensem ent de 1920 
a com p té à B erne 10 229 catholiques-rom ains, et dans 
to u t le  canton 85 048. —  V oir Jakob Stam m ler : Gesch. 
der röm isch-ka tho lischen  G em einde i n  B ern . —  Louis 
V au trey  : H isto ire  de la persécu tion  relig ieuse dans le 
J u ra  bernois, 1873-1875. —  Theodor Scherer-Boccard : 
W ied ere in fü h ru n g  des katholischen K u ltu s  in  der p ro 
testantischen Schw eiz im  X I X .  Ja h rh . —  D as P farr-  
W ochenblatt : K orrespondenzb la tt fü r  die röm isch-
katholische P fa rre i B ern . [W.-J. M.]

e) É g lise  catholique-chrétienne. Le gouvernem ent ber
nois confirm a en 1873 la décision de la conférence d io
césaine de relever l ’évêque L âchât de ses fonction s, et 
d éfendit au x  ecclésiastiques catholiques tou tes rela
tions officielles avec lu i. Ceux-ci s ’y  refusèrent et pro
testèren t m êm e contre le décret gouvernem ental ; 69 
d ’entre eux furent alors déposés le 15 septem bre 1873, 
et rem placés, dans les principales paroisses, surtout 
par des relig ieux français. La loi sur les églises du  
18 jan v ier  1874 et le  décret du 9 avril 1874 in stitu a  
42 paroisses et le  décret du  2 décem bre organisa le  
syn od e. L ’ « église catholique bernoise»  fu t ainsi 
créée. Le synode réalisa d ’im portantes réform es et 
fusionna en 1877 avec  l ’église catholique-chrétienne  
fondée entre tem ps et reconnue par le  Conseil fédéral et 
plusieurs can tons. La p lupart des com m unautés ne 
com p taien t que peu d ’adhérents, la popu lation  s ’étan t  
en général ten ue très à l ’écart de la  nouvelle  église. En  
bien des endroits, personne ne v o u lu t accepter une  
élection  au synode. U ne facu lté  de théo log ie  ca th o
lique fu t créée le  29 ju ille t 1874 par le  Grand Conseil et 
ouverte l ’au tom n e su ivan t. Les professeurs dem an
dèrent de pouvoir utiliser l ’église paroissiale, ce qui leur  
fu t accordé en février 1875. C ette faveur eu t pour con
séquence la dém ission  du curé Perroulaz et de 46 fidèles ; 
la paroisse resta  dès lors com posée un iqu em en t de ca- 
tho liques-chrétiens.

Le pape Léon X I I I  accorda en 1878 au x  catholiques- 
rom ains du Jura l ’au torisation  de participer au x  élec
t ions. E n  m êm e tem p s, le  Grand Conseil v o ta , le 12 sep
tem bre, un  décret d ’am nistie , p erm ettan t la réélection  
des prêtres déposés. Les u ltram onta ins participèrent 
alors au x  élection s, y  obtinrent la m ajorité ainsi q u ’au 
synode (qui se réun it la  dernière fois en 1883), et suppri
m èrent les réform es. Seules les paroisses de Berne, 
B ienne, L aufon et Saint-Im ier restèrent catholiques- 
chrétiennes. La C onstitution  de 1893 recon n u t trois

églises nationales : réform ée, catholique-rom aine et ca
tho lique-chrétienne. C ette dernière ob tin t en 1904 son  
organe propre : la  com m ission  catholique-chrétienne. 
Les paroisses y  son t représentées par le président du  
Conseil d ’église et le curé, la  facu lté  de théo log ie  par un  
m em bre. [ W .  H e r z o g .]

f )  Israélites. La présence des Ju ifs àB ern e est a ttestée  
la prem ière fois par un  docum ent de la  fin de l ’année  
1259. D e cette  date à 1427, ils furent expulsés à quatre  
reprises, la  dernière fois m êm e à perp étu ité . La pre
m ière com m unauté dura ju sq u ’en  1294 ; elle d evait  
avoir son cim etière, car la  dém olition  de l ’h ôp ita l de 
l'I le  en 1888 m it à jour un fragm ent de pierre tom b ale  
Israélite (au m usée de Berne) d atan t de 1293 selon  le  
professeur E u tin g  de Strasbourg. Les incendies de 
1285 et 1287, le double siège de l ’année su ivan te  et sur
to u t le m ystérieu x  assassin at d ’un  enfant chrétien , R u f  
(R u dolf), pour lequel les Ju ifs furent accusés de m eurtre  
rituel, les firent chasser.

La d euxièm e com m unauté d u t apparaître dans la  
prem ière m oitié  du X I V e s. E lle éta it  organisée et p os
sédait son propre rabbin, très considéré dans les cercles 
cu ltivés. Le rabbin de M ayence, Jakob  M ôllin, nous ap 
prend par son  R esp o n su m  que son beau-père éta it alors 
rabbin à Berne. La peste v in t alors de la  Chine, la « m ort 
noire », e t les Ju ifs , de n ou veau  accusés de l ’avoir pro
voquée en em poisonnant les fonta in es, furent condam nés  
à périr par le feu . T rente ans plus tard , il y  ava it  
de n ou veau  des Israélites à Berne, form ant probable
m en t une com m unauté cu ltuelle . A  la  Saint-G eorges  
1384, le Conseil décida, pour s ’opposer à leur com 
m erce d ’argent, q u ’à l ’avenir on ferait les em prunts  
chez les bourgeois et que les prêteurs ne deva ien t  
être n i gens tarés, n i usuriers. Malgré cela, les Juifs  
furent expulsés une troisièm e fois en 1392. Ils furent 
rappelés quinze ans plus tard avec  des cond itions  
extrêm em ent avan tageuses ; on leur délivra en 1408  
une a ttes ta tio n  d isant « que la  v ille  les a v a it to u 
jours vu  avec  plaisir pour ses em prunts ».

B erne se trou vait alors dans une grande pénurie d ’ar
gen t par su ite  des incendies d ’avril et de m ai 1405. 
Mais quand la  v ille , après la  conquête de l ’A rgovie  
entre autres, eu t recouvré sa puissance politiq u e et 
financière, les v ieilles haines contre les Ju ifs reparurent. 
Jus tinger, qui fa isa it aussi le  com m erce de l ’argent, s ’en 
fit le  porte-parole. C’est ainsi que pour la  quatrièm e  
fois les Ju ifs furent expu lsés, à p erp étu ité , le 10 m ai 
1427. La quatrièm e com m unauté dut être im portan te, 
car le p lan de Berne de 1583 ind ique une porte des Ju ifs  
et une rue des Ju ifs assez étendue, form ant aujourd’hui 
la rue de la  Préfecture, la rue Théodore K ocher et une  
partie du palais fédéral.

Le décret d ’expulsion  de 1427 resta en v igueur ju s
q u ’à la  ch u te  de l ’ancienne confédération , m ais non  pas 
si str ictem en t que ses auteurs l ’eussent vou lu . Des 
Juifs iso lés des p ays su jets, B aden  et T hurgovie, purent 
occasionnellem ent pénétrer dans la  v ille  pour leur com 
m erce. E n 1476 et 1480, on eut recours au x  célèbres 
m édecins israélites de Fribourg et L ausanne. En 1665, 
trois Ju ifs des com tés de B aden, D üngen  et D urlach, 
accom pagnés chacun d ’un serviteur, furent autorisés à 
parcourir la  terre bernoise pour y  acheter com p tan t du 
b éta il pour l ’étranger. Ils ne d eva ien t passer plus de 
trois nu its au m êm e endroit ; ils p ayaien t 3 % de 
douane à la frontière plus une finance annuelle de 3 du
cats. Le 24 décem bre 1723, les Ju ifs furent affranchis 
de ces redevances, afin, d it le  m and at, d ’être attirés 
d avan tage au x  foires de b éta il. C ependant, en 1787, 
to u tes les relations entre B erne et les Ju ifs cessèrent, 
m ais, le  1er ju in  1798, tous les im pôts prélevés sur eux  
furent qualifiés de v io la tion  des droits de l ’hom m e et 
supprim és. E n  1807, le P e tit  Conseil refusa d ’autoriser  
l ’érection d ’une synagogue, et ordonna de ne plus em 
ployer le  local situé v is-à -v is de l ’église française, qui 
a v a it été secrètem ent am énagé dans ce b u t. L ’au to
risation  fu t cependant accordée quelques années plus 
tard.

J u sq u ’en 1864, les Ju ifs n ’éta ien t pas ém ancipés en 
Suisse et pour cela rencontraient de grandes difficultés 

! pour s ’établir à Berne. Ceux qui v en a ien t d ’A lsace et de
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France devaient faire inscrire les naissances et les décès 
à la légation française e t  non à l ’é ta t  c iv il de la ville. 
Quand la com m unauté Israélite fu t fondée, en 1848, elle 
réunit pour ainsi dire trois sortes de Juifs : les Suisses 
d ’Endingen et L engnau, les Français et A lsaciens et les 
Allem ands du Sud. E lle fonda en 1855 une synagogue à 
l’A natom iegasse, au jourd’hui Genfergasse ; c ’é ta it  une 
salle am énagée dans une m aison  d ’h ab ita tion . D es re
présentants de l ’église et de la  v ille de Berne assistèrent 
à l ’inauguration. A  cette  occasion, le  Grand Conseil, sur 
préavis du D épartem ent des cu ltes, rem it à la com m u
nauté Israélite une belle coupe d ’argent, œ uvre de l ’ar
tiste  R ehfuss.

Il y  ava it alors 200 Ju ifs dans la  v ille et à peine 500 
dans le canton. La com m unauté posséda dès 1871 son  
propre cim etière, à la  chaussée de la Papierm ühle. Dès 
cette date, elle s ’accrut len tem en t et régulièrem ent . Une 
nouvelle synagogue fu t bâtie  en 1906 à la K apellen- 
stvasse. La com m unauté possède une école de religion, 
une p etite  b ib liothèque et une caisse d ’assistance pour 
les coreligionnaires pauvres, établis ou de passage. 
A ctuellem ent Berne com pte 1019 Israélites, parm i le s
quels de nom breux étudiants de l ’U n iversité , et le  
canton entier un peu  plus de 2000 depuis 1848. il 
ex iste  aussi à B ienne une com m unauté dont les in st i
tutions son t les m êm es q u ’à Berne. —  Voir F R B  II , 
492. —  A ugusta  Steinberg : S tu d ien  zu r  Gesch. der 
J u d e n  in  der Schw eiz. —  E . v . Rodt. : B ern  im  X I I I .  
u n d  X I V .  Jahrh . (supplém ent). —  G. Tobler : B ern  
und  die J u d e n , dans B T  II , 1893-1894. —  Arch. d 'É ta t  
Berne : R otes Buch, S tad tsatzu n g n° 116 ; M andaten- 
buch 13, p. 160. [J. M e s s i n g e r . ]

4. É c o l e s , a )  Écoles p r im a ires . Les enfants du  
peuple des villes recevaient de tem ps à autre une cer
taine instruction  grâce à des m aîtres am bulants, q u i,par  
exception , se rendaient aussi dans les plus grandes loca 
lités de la  cam pagne. Ce n ’est q u ’au com m encem ent  
du X V I I e siècle que les écoles prim aires reçurent une  
organisation officielle. E lles éta ien t sous la  tu te lle  de 
l ’église, en ce sens que les pasteurs en ava it l ’inspection  
et q u ’elles d evaien t faire apprendre au x  en fants le ca
téch ism e. Le gouvernem ent ordonna en 1616 que des 
m aîtres fussent chargés dans to u tes les grandes com 
m unes de l ’in struction  et de l ’éducation  des enfants. 
La première ordonnance scolaire im prim ée parut en 
1628. E lle prescrivait que l ’école fû t  ten ue non  seu le
m ent en h iver, m ais a u ta n t que possib le aussi en été. 
U ne n ouvelle ordonnance parut en 1675; elle fu t revisée  
en 1720 et resta en v igueur ju sq u ’en 1835. E n 1798, il 
ex ista it 500 écoles prim aires pour 217 165 hab itants. 
L ’enquête ordonnée par S tapfer, m inistre de l ’instruc
tion publique sous la  R épublique h elvétiq u e, constata  
que sur 419 écoles, 302 possédaien t un b âtim en t ou un  
local propre et encore les deux tiers éta ien t-ils dans le 
plus p itoyab le é ta t. La m oitié des m aîtres touchaient 
au plus 20 couronnes (75 francs). La loi sur l ’école pri
maire du 1er octobre 1835 fixa  les principes de l ’en
seignem ent nouveau , m ais il n ’éta it pas possible de les 
suivre d ’em blée. Il y  ava it encore des classes de 
140 élèves. Les m aîtres m anquaient ; ils se form aient 
dans des cours sp éciaux . Les exercices de m ém oire  
étaient la m éthode courante. La loi prescrivait les 
branches obligatoires su ivan tes : religion, langue m a
ternelle, calcul, écriture et chant.

L’école norm ale de M unchenbuchsee fu t fondée en 
1833 et occupa l ’ancien cou ven t de ce village ju sq u ’à 
son transfert à  Hofvvil en 1884 dans l ’ancien institut  
Fellenberg (voir cet article). Le 13 décem bre 1903, elle 
fu t d ivisée en école norm ale inférieure à Hofvvil et 
école norm ale supérieure à B erne. L ’école norm ale 
d ’institutrices fu t créée en 1838 à N iederbipp, trans
férée de 1839 à  1919 à la  cure d ’H indelbank, puis à 
Thoune.

Le développem ent com plém entaire des in stitu teurs  
fu t préconisé par une loi de 1848 qui réunit en synode  
scolaire les représentants du personnel enseignant de 
toutes les écoles publiques à l ’excep tion  de l ’U niversité. 
Ce synode d iscu ta it les questions que lu i so u m etta it le  
D épartem ent de l ’Instruction  publique. Les lo is sur 
l ’école prim aire de 1860, 1871 et 1894 apportèrent de
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nouvelles am éliorations. La loi sur les traitem ents du 
21 mars 1920 donna a u x  m aîtres primaires de 3000 à 
5000 francs, ainsi que le logem en t, le bois et un  jardin.

L ’école prim aire jurassienne ne fut pas m eilleure que 
celle de l ’ancien canton  ju sq u ’au m ilieu  du X I X e s. 
l'orrentruy posséda très tô t  une école de garçons, qui 
fut quelque peu am éliorée au X V I II e s. et devin t ob li
gatoire dès 1742 pour les enfants de 7 à 14 ans. Le bailli 
de D elém ont ordonna en 1730, au nom  de l ’évêq u e, à 
chaque com m une de l ’évêché d ’avoir un m aître d ’école  
et que les enfants fréquentassent la classe cinq jours par 
sem aine. La seule ordonnance concernant les écoles de 
l ’évêché éta it celle de 1784. E lle prescrivait l ’enseigne
m ent de la  religion, de la lecture, de l ’écriture, du cal
cul et du chant. Le m aître, nom m é par l ’évêque, n ’était 
le plus sou ven t q u ’un sacristain . L 'enseignem ent se don
nait le m atin  en été , to u t  le jour en h iver, et la lib é
ration dépendait d ’un exam en de sortie. La R évolution  
in terrom pit le d éveloppem ent de l ’école jurassienne  
et la R estauration  n ’apporta rien de nouveau . Le décret 
du gouvernem ent de 1834 créa une école norm ale à 
P orrentruy. E n 1845 une autre fu t  ouverte à D elé
m ont pour les in stitu trices.

Les in stitu ts  pour enfants pauvres et abandonnés 
sont des étab lissem ents dans le genre de ceux de P esta 
lozzi et de F ellenberg ; ils p ossèdent un train de cam 
pagne et des classes prim aires. Leur adm inistrateur est 
un pédagogue. Les élèves sont groupés en fam illes. 
L ’É ta t en tretien t huit de ces in stitu ts et en su b ven 
tionne beaucoup d ’autres créés par des particuliers. La 
plupart rem ontent à la  lo i sur l ’assistance publique, de 
1857, due au  conseiller fédéral K arl Schenk, alors 
conseiller d ’É ta t. Les nouvelles lois, de 1897, puis de 
1912, rendirent un grand service à la jeunesse en per
m etta n t d ’agir contre les parents récalcitrants.

b) Écoles supérieures. Il est im possible de dire quand  
s ’ouvrit la  prem ière école à Berne, m ais elle est m en
tionnée en 1218 dans la charte de l ’em pereur Frédéric 
II : Berne p ou vait en élire et révoquer le m aître. De 
1228 à 1286, avec la fondation  des cou ven ts, s ’ouvrirent 
quatre écoles. U ne école la tine ex ista  à Thoune dès 1266, 
à Bienne dès 1269, à Berthoud dès 1300 ; il y  ava it une 
école de cou ven t à A m soldingen en 1310. Celui qui 
vou la it com pléter son instruction  d evait aller à l ’étran
ger. On créa des bourses pour séjours d'étude à B ologne, 
Paris etc. U ne n ouvelle m aison d ’école fu t bâtie  à 
Berne en 1481. On ne sa it quelles branches é ta ien t en
seignées. La prem ière ordonnance pour les écoles de 
Berne, T houne, Zoflngue et Brugg fu t éd ictée en 1528. 
Il y  eut depuis lors à Berne une école inférieure de cinq  
classes ouvertes 4 heures par jour, dans le b âtim ent cons
truit en 1481. On y  a jouta  un gym nase supérieur sur le 
m odèle de celui de Zurich (voir aussi art. A c a d é m i e , 
Berne). A côté de l ’école la tin e ou m unicipale il y  ava it  
à Berne une école allem ande privée déjà en 1389 qui 
devin t aussi école publique et dont les m aîtres sont bien  
connus dès 1482, grâce au x  travaux de A. F luri (dans 
A H V B  X V I et X V II) .

L ’ordonnance scolaire de 1616 d iv isa it le plus haut 
étab lissem ent d ’instruction  de la  v ille  en une section  
inférieure de h u it classes et une section  supérieure 
de philosophie et théologie de trois années. Le pro
gram m e fu t parfois augm enté, ainsi en 1697, par une 
chaire de jurisprudence. Les écoles furent constam m ent 
am éliorées et augm entées. Après la  réform e de 1778, la 
section  inférieure com prit la  classe préparatoire, l ’école 
« littéra ire» , le gym nase et « l ’école d ’art» ou réale qui 
s ’ouvrit en 1779. A u tem ps de la  R épublique helvétique, 
la jeunesse bernoise se form a dans des écoles privées. 
L ’A cte de M édiation v it  le rétab lissem ent de l ’école 
littéraire à laquelle fu t a joutée  l ’A cadém ie, destinée  
au x futurs pasteurs d ’abord, aux avocats et aux  
m édecins ; elle fu t transform ée en université en 1834. 
Le gym nase supérieur, de trois années d ’études, fut 
ouvert en 1834 aussi.

E n  1834, une loi sur les écoles secondaires fut pré
sentée au Grand Conseil. Ces écoles furent créées dans 
to u t le pays par des am is de l'instruction , et su b ven 
tionnées par l'É ta t. La loi de 1839 encouragea peu  
l ’enseignem ent secondaire. Seule la  loi de 1856, encore
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en  vigueur, organisa d é f in it iv e m e n t. cet enseignem ent  
d estiné à com pléter l'école prim aire. L 'É ta t prit à sa  
charge la m oitié  des tra item en ts du personnel ensei
gnant. En outre, des p rogym nases furent ouverts à 
B erne, B erthoud, T houne, B ienne, N eu vev ille , Porren- 
truy et D elém ont.

La loi de 1856 sur les écoles cantonales p révoya it un  
étab lissem en t de ce genre à Berne et un  autre à Porren- 
tru y , d iv isés en section s littéraire et reale. Le pro
gram m e des écoles secondaires et les progym nases de
v in t id en tiq u es à celui des classes correspondantes des 
écoles cantonales ; l ’école cantonale de Berne fu t su p 
prim ée en 1880, et dès lors tout l ’enseignem ent scien
tifiq u e resta  confié aux écoles m oyen nes dans l ’ancien  
can ton . Ces écoles son t com m unales et l ’É ta t  leur  
alloue la m oitié du tra item en t du personnel enseignant. 
A B erthoud , le gym nase supérieur fu t réuni au pro
gym nase en 1873. Le progym nase de B ienne se divise  
en section s française et a llem ande. Le gym nase y  fut 
créé en 1817, supprim é en 1836 et rem placé par le pro
gym nase. Le gym nase supérieur fu t rouvert au prin
tem ps 1902. L ’école cantonale de P orrentruy continua  
à se développer.

P lusieurs étab lissem en ts privés à Berne se son t beau
coup développés, te ls  que la N e u e  M ädchensch ule, fondée  
en 1851, F reies G ym n a s iu m  (L erb ersch u le ), fondé en 
1859, E vangelisches S e m in a r  sur le M ûristalden, fondé 
en 1854 (voir B S L  10 c. 2, p . 69, 74 s. 108 sur ces 
écoles et autres écoles privées).

c) Écoles -professionnelles. E lles sont to u tes de création  
m oderne et n ’ont q u ’une courte h istoire. N ous nous con
ten ton s donc de les m entionner. U n tech n icu m  fu t fondé 
à Bienne en 1890 ; un  autre, cantonal, à B erthoud en 
1891. Celui de B ienne d ev in t cantonal en 1910. Le 
m usée cantonal des arts et m étiers à Berne date de 
1868 et l'école des arts et m étiers n aqu it en 1899 de la 
fusion de l ’ancienne école de m étiers (1828) et de l ’école 
d ’art (1869). Les ateliers d ’apprentissage de la  v ille de 
Berne d aten t de 1884. M entionnons encore l ’école d ’hor
logerie et de m écan ique de S a in t-ïm ier , l ’école d ’horlo
gerie de P orrentruy et l ’école de sculpture de Brienz.

Des écoles de com m erce publiques son t jo in tes au 
gym nase et à l'école des filles de Berne, B ienne, D elé
m ont, N eu vev ille  et B erthoud.

A  B erne, on trou ve une école norm ale pour m aîtres
ses m énagères, fondée et dirigée par la section  bernoise 
de la société  fém inine suisse d ’u tilité  publique et su b 
ven tionn ée par l ’É ta t. D es écoles m énagères son t ouver
tes au x  jeunes filles libérées des classes à W orb, Berne, 
1 lerzogenbuchsee, Choindez, Sain t-Im ier et Saigne- 
légier. L ’enseignem ent m énager pénètre len tem en t dans 
les écoles prim aires et secondaires.

N ous m entionnerons enfin l ’école d ’agriculture de la 
R iitti, créée par W ilhelm  Feilenberg. 11 en ex iste  d ’au
tres à Schw and près de M iinsingen, L angenthal et 
Brienz (école d ’alpage). Œ schberg près de K oppigen  
possède une école de jardinage.

B ib lio g ra p h ie . —  A . Sichler dans B S L  V 10 c où sont 
consignés les auteurs des travau x  parus avan t 1907 tels 
que : Fr. Schärer, J . J . K um m er, 11. F etscherin
(m anque: A llg . Uebersicht der 1S31 u . 32 eingesandten  
Berichte u . W ünsche über d. P rim a r-S ch u lw esen , Bern 
1834), A d . Fluri, J . Egger, F . W . Gold, X . K ohler, 
A . H euer, F . H aag, A. Lasche, A . L öscher, E . M artig, 
K. G rütter, E d . M üller, G. D um m erm uth , A . H üppi,
O. L ü th y  etc . Sont encore à citer les tra v a u x  parus de
puis 1907: H . B uchm üller: D ie bernische L a n d sch u l
ord n u n g  von  1675 . —  A . Fluri : S c h u lh a u sbauten, dans 
K u ltu r geschichtl. M itte ilu n g e n . —  F . H aag : D . S tu rm -
u . D rangperiode d. bern. H ochschule 1834-54. —  J .W y ss:
D . B ie le r  Schulw esen 1266-1815. —  Schär-R is : Gesch. 
d. T h u n e r  S tad tschu len  1266-1803. —  G .-A . B locher : 
E n ts teh u n g  des ersten bernischen P rim arschu lgesetzes von  
1835. —  .J. Som azzi : D ie L eh r gotten i n  B ern  1389- 
1798. [A. S c h r ä g . ]

5 .  J u s t i c e , a) Sous l 'a n c ien  régim e. L ’ancienne pro
cédure de droit contunder se conserva longtem ps 
dans les trib un au x de cam pagne sous sa form e ori
ginale ; la  ju stice  éta it rendue p ub liquem ent et verba
lem ent. Les quatre bannerets présidaient les quatre

jurid iction s de Seftigen , Sternenberg, Zollikofen et 
K on olfingen. Certaines va llées de l ’Oberland ava ien t  
leur organisation propre. Les basses jurid iction s ava ien t  
rem placé les anciens tr ib un au x de d izains. Les reli
g ieu x  et les bourgeois de Berne é ta ien t excep tés des 
trib un au x ordinaires. Lors du conflit de Berne avec  les 
« seigneurs justiciers » (T w in g h erren stre it)  de 1470, les 
com pétences de la  v ille  et des seigneurs furent déli
m itées ; l ’accord du 7 février 1471 attrib u a  la haute  
jurid iction  à Berne et la  basse aux nob les. L ’instan ce  
supérieure fu t d ’abord un collège de 60 conseillers. On 
p ou va it en appeler de ses décisions au Conseil des 
D eux-C ents. Le décret du 7 janvier 1650 transfor
m a ce collège en un tribunal d 'appel ; on s ’éloignait 
ainsi de p lus en plus du principe de la justice  popu
laire.

A la R éform e, le  pouvoir judicia ire de l ’évêquo échut 
à la v ille . Le tribunal m atrim onial et les consistoires 
furent in trodu its en 1528; la prem ière loi m atrim oniale  
fu t éd ictée le 8 m ai 1529. La sécularisation  des couvents  
fit passer à la v ille  les jurid ictions con ven tuelles, q u ’elle 
confia  à des baillis (A m tm ä n n e r , V ögte ).

A la fin du X V III"  s., la prem ière instance de justice  
civ ile  éta it le tribunal, puis v en a it le bailli (pour la 
cam pagne seulem ent) et enfin la Cour d ’appel et le  
Conseil des D eux-C ents. Les délits re leva ien t de la 
ju stice  de la v ille , surtout du greffier, et à la cam pagne  
des bailjis. Le P etit  Conseil ju gea it les affaires cri
m inelles, dont le décret du 8 aoû t 1704 confia l ’in struc
tion  à une com m ission  crim inelle.

b) A u  X I X e siècle. 1. A  B erne. L ’organisation ju d i
ciaire actuelle  n aq u it sous l ’A cte  de M édiation. La 
C onstitution  cantonale de 1803 in stitu a  une Cour d ’ap 
pel com posée de 13 m em bres du Grand Conseil ; elle 
prononçait en dernière instan ce sur toutes les affaires 
civiles et crim inelles. Le décret du 17 ju in  1803 au g
m enta  d ’un le nom bre de ses m em bres ; la cour se d ivisa  
en com m issions, la com m ission crim inelle éta it en m êm e  
tem ps cham bre d ’accusation . La C onstitution  du 6 ju il
le t 1831 créa un tribunal cantonal dont les bases furent 
revisées par la C onstitution  du 13 ju ille t 1846 et dans 
celle du 4 ju in  1893. La loi du 31 ju ille t 1847 sur l ’orga
n isation  des autorités judiciaires d iv isa  le tribunal 
cantonal en cour d ’appel et de cassation  et en deux  
cham bres pénales. La loi d ’organisation  du 31 janvier  
1909 en fit deux cham bres pénales et deux cham bres 
civ iles. La C onstitution  de 1831 p révoya it l ’in stitu tion  
de six  cours d ’assises. La loi d ’organisation de 1847 in 
troduisit cinq circonscriptions pénales pour affaires cri
m inelles, p olitiques et. délits de presse. L ’organisation  
actu elle  repose sur la C onstitution  du 4 ju in  1893 et sur 
la  loi d ’organisation  du 31 janvier 1909. La dernière 
exécu tion  cap ita le a eu lieu  dans le  canton en 1861.

2. D a n s les d istricts, a ) Ju g es . Le bailli fonctionna  
com m e juge dès le  20 ju ille t 1803 ; il é ta it suppléé par 
un lieu ten an t. Il ju gea it les affaires civ iles ju sq u ’à 
25 francs, présidait le  tribunal de d istrict et le  tribunal 
de police. Fin 1831, la  séparation des pouvoirs eut lieu  
dans les d istricts ; le bailli fu t rem placé par le juge et 
le  préfet.

b) T r ib u n a u x  de d istrict. Présidés par le président du 
tribunal, ils ju gen t les affaires civ iles d ’une valeur  
de 400 à 800 francs et fonction n en t aussi com m e tribu
n au x correctionnels.

c; La Constiti! lion  de 1831 créa des ju g e s  de p a ix  dans 
les com m unes. La C onstitution  de 1893 et la  loi d ’orga
n isation  du 31 janvier 1909 les supprim èrent.

d)  Les consistoires furent rem placés en 1831 par des 
t t ib u n a u x  de m œ urs. Ils é ta ien t tous deux chargés des 
questions m atrim oniales, de diriger les ten ta tiv es  de 
réconciliation  a v a n t le  d ivorce et de prendre les m esures 
préparatoires dans les recherches de patern ité . La loi 
d ’organisation  de 1847 ne les m entionne plus.

3. T rib u n a u x  spéciaux , a ) T r ib u n a u x  de p ru d '
hom m es. Basés sur le code de procédure civile du 2 avril 
1883 et in trodu its par le  décret du 1er février 1894, ils 
connaissent des litiges dans les contrats d ’apprentis
sage, d ’em ploi et de travail entre ouvriers et em ployeurs. 
La loi du 31 janvier 1909 et le décret du 22 m ars 1910 
sur les tribunaux de prud’hom m es étendirent leurs
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com pétences à tous les litiges susceptib les d ’éclater  
entre em ployeurs et em ployés.

b) T rib u n a u x  d ’arbitrage. La loi du 23 février 1909 
et le décret du 21 m ars 1910 les in stitu èren t afin de 
résoudre les conflits collectifs entre patrons et ouvriers.

c) T r ib u n a u x  de commerce. In trod u its par la  loi du 
31 janvier 1909 et le  décret du 30 novem bre 1911 sur la  
juridiction com m erciale, ils connaissen t de tou s les li
tiges de droit com m ercial, de droit des ob ligations et de 
droit m obilier.

d ) T rib u n a l a d m in is tra tif. Il fu t  prévu  par la  C onsti
tu tion  du 4 ju in  1 8 9 3  et créé par la  lo i du 3 1  octobre  
1909. Berne est ainsi l ’un des prem iers cantons à 
posséder une juridiction  indépendante pour prononcer  
sur les conflits de droit pub lic . —  Voir F . S te ttler  : 
Staats- u n d  Rechts geschickte fü r  den K a n to n  B ern . —  
Hodler : N o tizen  über die O rganisation  der bernischen  
Behörden. —  K . Geiser : L a n gen tha l unter der T viing -  
herrschaft des K losters S t. U rban. —  Fr. Moser : Z u r  
G erichtsorganisation, insbesondere zu r  F rage der B e zirk s
gerichte, dans Z eitsch rift des bern. Ju r is ten vere in s , 
X IV , 3 2 1  [P. F l ü c k i g e r . ]

6. M i l i t a i r e . 1. De 1191 à 1798. a ) D irection. L ’avoyer  
disposait à l ’origine de to u tes les forces arm ées de la  
v ille ; plus tard ce pouvoir passa  au Grand et au P etit  
Conseil. D ès 1294 l ’avoyer et les quatre bannerets for
m èrent u n e com m ission m ilitaire perm anente e t  con
su lta tiv e . En tem ps de guerre, les quatre bannerets, les 
quatre conseillers secrets et les capita ines de la v ille  
con stitua ient un  conseil de guerre pour la  durée des 
opérations ; ce conseil ne d ev in t perm anent qu’en 1398. 
L ’avoyer le présidait, six  m em bres du P e tit  Conseil et 
a u tan t du Grand le com posaient, et le fourrier en éta it  
secrétaire. P en dan t la guerre de T rente-A ns (1628- 
1644), la  direction des affaires m ilitaires fu t confiée à 
un conseil secret de sept m em bres.

b) O rganisation  de l ’arm ée. In fa n te rie . Jusque vers la 
fin du X V I I e s., seuls les hom m es du p ays, m ariés, 
d evaien t aller à la guerre quoique to u te  la  popu lation  
m asculine de 16 à 60 ans fû t astrein te au service m ili
taire. Le centre de l ’arm ée éta it à l ’origine le  fanion ou 
contingent de la  v ille , sous lequel se groupaient les 
hom m es de chacune des 14 corporations. Par su ite  de 
l ’accroissem ent du territoire, de n ou vea u x  con tingents  
vinrent s ’y  ajouter. Ils réun issaien t un  nom bre 
d ’hom m es très inégal : celui de Brugg 60, celui du 
H aut-H asli 100, celui de B erthoud 500, celui de Lenz- 
bourg 700. Chaque con tingent a v a it  son capitaine, un  
banneret, un sergent-m ajor, un  porte-enseigne, un four
rier, un chirurgien, un  certain  nom bre de chefs de file ou 
chefs de groupe, un  tam bour et un fifre. D ès 1572, le 
gouvernem ent chercha à égaliser les forces des con tin 
gents et à en nom m er les capitaines ; obligé cependant 
de com pter avec les droits et franchises de la cam pagne, 
il chercha à légaliser ses in tention s en s ’adressant au 
peuple. Après deux insuccès, en 1595 et 1598, le vote  
de 1610 v in t rem plir ses désirs. Deux corps d ’arm ée de 
6000 hom m es furent constitués, e t d ivisés chacun en 
26 contingents de 4 à 500 fantassin s. U n second pas fu t 
fait en 1628 par la  réform e m ilitaire de d ’E rlach. La 
com pagnie, désignée par un  num éro, rem plaça le con- 
lingent nom m é selon sa provenance. 66 com pagnies de 
200 hom m es form èrent 6 régim ents, quatre allem ands 
et deux w elches. Les capitaines furent élus par le Grand 
Conseil, m ais choisis aussi en dehors des bourgeois de la 
ville. Pour la prem ière fois on v it  des nom s com m e ceux  
d ’Ulrich Im  O bersteg, de Zw eisim m en, Peter H aldi, de 
G essenay, H einrich D ur, de B erthoud, à la tê te  d ’une 
com pagnie. Les 6 régim ents avec leurs 13 200 hom m es 
form aient l ’é lite de l ’arm ée tenue de prendre part aux  
expéditions lo in ta in es. Mais elle ne com prenait guère 
que le tiers des hom m es astreints au service. Les deux  
autres tiers furent aussi organisés en com pagnies et 
pourvues de cadres, en 1651 et 1652 ; on créa ainsi 124 
com pagnies nou velles avec 24 000 hom m es. L ’orga
n isation de l ’in fanterie se poursu iv it par la su ite , mais 
sans changem ents im portan ts. Au X V I I I e s., la  force 
de l ’élite fu t portée à 26 000 hom m es form ant 21 régi
m ents. La popu lation  ayan t augm enté, il resta it encore 
31 000 h ., eux aussi organisés en bataillons et régi- i

m onts. Le principe d'après lequel les hom m es mariés 
d evaien t seuls servir, fu t abandonné.

C avalerie. En com paraison de l'in fanterie, la cava
lerie ne joua  q u ’un rôle m odeste  dans l ’organisation  
m ilitaire bernoise. L 'obligation de servir à  cheval ne 
concerna d ’abord que la noblesse bourgeoise, dom i
ciliée en v ille ou aux environs. Les détenteurs de fiefs 
nobles ou m ilita ires, dans les p ay s conquis, A rgovie et 
Vaud y  éta ien t aussi con tra in ts . P lus tard un certain nom 
bre de bourgeois de la  v ille et de paysans vinrent d ’eux- 
m êm es à cheval lors des m ises sur p ied . La cavalerie  
com p tait de 50 à 110 lances lors de la conquête du pays  
de Vaud ; de ce pays en vinrent environ 200 autres. 
C ette troupe d ’origine féodale dim inua toujours plus 
dès le X V I e s. et le gouvernem ent dut songer à la re
constituer. Un grand nom bre de paysans aisés se pré

sentèrent volontairem ent com m e dragons en 
1655 et une com pagnie p u t être form ée. Se ba-

Drapeau fiamme, rouge  e t noir, avec croix grecque  du rég im ent  
oberlandais. Ordonnance de 1766. Musée histo rique,  Berne.

san t sur le D éfensional de 1667, le gouvernem ent de
m anda au x  com m unes de fournir 6 cavaliers équipés 
pour chaque com pagnie de fantassin s. Les fâcheuses  
expériences fa ites durant la guerre du Toggenbourg  
firent abandonner ce systèm e des cavaliers pour re
venir aux dragons Ils form èrent en 1780 d ix-hu it  
com pagnies de 60 chevau x.

A rtille r ie  et génie. A lors que Berne ava it pu créer son  
in fanterie  et sa cavalerie, elle dut s ’adresser à l ’étran
ger pour son artillerie et ses fortifications. Selon Jus- 
tinger, le prem ier grand canon v in t en 1413 de N urem 
berg. Les m aîtres artilleurs éta ien t aussi étrangers. 
Par contre, l ’in tend an t de l ’arsenal, de qui dépendait 
l ’artillerie, é ta it B ernois. L ’influence de l’étranger en 
m atière de fortifications se fit sentir lorsque la pu is
sance de l ’artillerie provoqua, au com m encem ent du 
X V I Ie s., des changem ents dans ce genre de construc
tion. L ’A llem and V alentin  Friderich, qui v in t à Berne 
en 1610, fu t le prem ier des ingénieurs étrangers. Ces 
conseillers venus d ’ailleurs éta ien t généralem ent éga
lem en t expérim entés dans l ’artillerie et dans l ’art des 
fortifications. U n m em bre du P etit Conseil, l ’in ten 
dant des bâtim en ts, ava it la surveillance des forti
fications.

D ans la seconde m oitié du X V I I e s., en 1673, on créa 
une com pagnie d ’artillerie perm anente ; ses m aîtres  
canonniers furent pris dans la v ille et les servants dans 
la cam pagne. A la fin du X V I II e s., on éta it arrivé à 
constituer 12 de ces com pagnies avec 499 canons.

F lotte. A titre  de curiosité, il faut ajouter que Berne
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posséda dès le m ilieu  du X V Ie s. une m arine de guerre. 
U ne flo ttille  de quelques grands b a tea u x  et d avan tage  
de p etits , com m andés le p lus sou ven t par des étrangers, 
sillonnait le L ém an. Il y  eut m êm e quelque tem p s, vers 
1672, une école de n av iga tion , en tretenue par l'É ta t, à 
M orges. —  Voir B. H aller, dans R H V  1896.

c) A rm e m e n t et in s tru c tio n . In fa n te rie . Les hom m es  
des con tin gen ts des X I I e-X V I cs. é ta ien t pourvus com m e  
les Confédérés de la hallebarde et de la lance. Q uoique  
le  tir  fû t recom m andé par le  gou vern em en t, il ne joua  
un rôle que dans les b atailles du X V I I e s. E n  1588, le  
tiers des fantassin s allem ands et la m oitié  des w elches 
possédaien t un  m ousq u et. A v a n t la guerre du Toggen- 
bourg déjà, tous les hom m es é ta ien t arm és du fusil à 
pierre. U ne im portan te subd ivision  é ta it  con stituée par 
les grenadiers. T ou tes recherches h istoriques sur les 
exercices m ilita ires a van t 1600 étan t dem eurées sans 
résu lta t, il fa u t adm ettre qu'ils ne furent in troduits  
q u ’av ec  l ’usage général des arm es à  feu . Le prem ier  
règlem ent d ’exercice bernois est de 1615. D ans son  en
sem ble, il reproduit le règ lem ent hollandais. Après p lu 
sieurs ten ta tiv es  in u tiles pour joindre les exercices d ’ar
m es au x  tirs des d im anches, le gou vern em en t in tro 
d u isit les T rü llm u s te ru n g en  (inspections et exercices). 
Le tir  d ev in t aussi obligatoire dès 1616, l ’arm e et la  
m un ition  étan t au x  frais des tireurs ; pour les en 
courager, le  gouvernem ent leur alloua chaque an 
née des prim es de tir. Ce sy stèm e fu t  conservé avec  
quelques m odifications ju sq u ’en 1798, m ais la  com pli
cation  du chargem ent et la  m anière de com battre  
a in si que l ’absence com p lète de véritab les m anœ uvres  
m ilitaires ne d onnaient qu'une in fanterie  insuffisam 
m en t préparée. D ans la  cavalerie, les va ssa u x  furent 
d ’abord lanciers, puis cuirassiers. Les cavaliers in tro 
du its après 1667 é ta ien t pourvus de la  carabine, de 
d eu x  paires de p isto lets et du sabre. Les dragons, 
d’abord fantassin s m ontés, porta ien t une carabine à 
b a ïon n ette , des p isto lets et un  sabre. I lsn e  furent jam ais  
appelés à des exercices particu liers a van t 1712 ; ils fa i
sa ient le  drill et la  parade avec  l ’in fan terie . E n 1724 seu
lem en t, le gouvernem ent éd icta  des règlem ents d ’exer
cice d istin cts pour les cavaliers et pour les fantassin s. 
Selon un  décret de 1768, les dragons d evaien t se réunir 
par section s trois jours chaque année pour une revue et 
des exercices. D es in sta lla tion s spécia les pour le  tir du 
canon ne se rencontrent q u ’au X V I I e s. U n  collège d ’ar
tillerie , appelé depuis 1698 F euerw erker-K o lleg ium , don
n a it les connaissances théoriques. D es bourses encoura
gea ient les jeunes gens capables à se perfectionner dans 
l'artillerie à l ’étranger. Les tirs d ’artillerie é ta ien t rares; 
de tem p s à  autre au X V I I I e s., le gouvernem ent ac
corda les crédits pour l ’ach at de la poudre nécessaire; 
on n ’appelait que les cadres à ces tirs, rarem ent des 
com pagnies entières. —  Voir V alentin  Friderich : 
K rieg sk u n st zu  F u ss .  —  D u m êm e : K u rtzer B e g r if f  
Und A n le itu n g  des K r ieg s E xerc ilii.  —  D u  m êm e : B r ie f  
recueil de l’exercice de m ilice . —  K . Geiser : Gesch. der 
bernischen V erfassung . —  Jacob  de G eyer : W a ffe n 
h a n d lu n g  von den H ören, M usquetten  u n d  S p iessen . —
E . von  R odt : Gesell, des bern. K riegsw esens. —  J . S te ine
m ann : R eform en  im  bernischen K riegsw esen. —  G. Tob- 
ler, dans B T  1891. -— H . Türler, dans B T  II , 1902. —- 
A . Zesiger : D as bernische Z u n ftw esen . —■ Le m êm e : 
B ern ische H eeresreform en.

2. De n o s  à 1848. D urant la  R épublique h e lv é 
t iq u e, les m ilices suisses furent organisées d ’une façon  
uniform e, m ais dès l ’A cte de M édiation reparurent de 
n ou veau  les organisations cantonales. Berne m it à la  
tê te  des affaires m ilitaires une com m ission  dépendant 
du Conseil d ’É ta t  ; la R estauration  rev it aussi l ’ancien  
conseil de guerre. La loi du 26 m ai 1804 posa les bases 
de la  nou velle  arm ée du canton. A l ’encontre de la  
R épublique h elvétiq u e, elle ne reconnut pas le  service  
obligatoire pour tous, m ais in stitu a  le tirage au sort ; 
elle créait une troupe régulière de 5500 h . dont la m oitié  
seu lem en t, ju sq u ’en 1813, fu t organisée. La D iète  
éd icta  le 5 ju in  1807 le  R èglem ent m ilita ire  général des 
troupes des contingents confédérés, base d ’une arm ée fé
dérale à laquelle Berne d eva it fournir 2292 h ., 15 ca
nons de quatre livres et 4 obusiers. —  U ne n ouvelle

organisation  m ilita ire, du 26 m ai 1812, d iv isa  le canton  
en quatre départem ents adm inistrés chacun par une 
com m ission  d ’in stru ction . L ’élite com prenait 5500 h. 
volontaires ou célibataires désignés par le sort, de 
20 à 30 ans. La réserve cle 2re classe réun issait tous ceux  
qui sorta ien t de l ’élite , ju sq u ’à l ’âge de 50 ans. Tous 
les autres Bernois capables de porter les arm es, âgés de 
16 à 50 ans, form èrent la réserve de 2e classe. Les com 
m unes versa ien t chaque année fr. 4 à la caisse m ilita ire  
pour chacun des so ldats (dragons exceptés) q u ’elles four
n issa ien t, et l ’É ta t en fa isa it au tan t. Les officiers s ’équi
paient à leurs propres frais. U ne école m ilitaire can to 
nale fut ouverte à Berne. Le canton  au gm enta  les effec
tifs après les évén em en ts de 1813 et 1814, il arm a aussi les 
réserves et en form a quatre bata illon s. 8 à 9000 h . de la 
landw ehr durent pourvoir eux-m êm es à leur arm em ent, 
et furent organisés en 1815 en 22 com pagnies de gren a
diers et 8 de carabiniers. E n  1816, le  Leberberg (Soleure) 
fu t incorporé au canton  com m e 5 e départem ent m ilitaire  
et lu i apporta  2800 h. d ’é lite . Le règlem ent m ilita ire  
de 1817. par lequel la  D iète  v o u la it créer une nou velle  
arm ée fédérale, ex igea it 11 648 h. du canton  de Berne. 
Ce dernier d u t se donner une n ou velle  con stitu tio n  m i
lita ire , le 4 ju in  1818, qui in stitu a  le  service ob ligatoire  
pour to u s . Il y  ava it 3 classes : l'é lite , envoyée  à l ’arm ée 
fédérale, forte de 8800 h. ; la réserve, form ée de ceux  
qui sorta ien t de l'é lite , puis la  landw ehr  de l re et 2 e 
classe, qui s ’arm ait et s'équ ipait à ses propres frais. Le 
tem p s de service éta it de 12 ans dans l ’élite , 6 dans la  
réserve, 12 dans la landw ehr de l re classe. La landw ehr  
de 2 e classe éta it d estinée au service intérieur et ses 
ob ligations duraient ju sq u ’à l ’âge de 40 ans. Le canton  
fu t d iv isé en 8 d épartem ents au lieu  de 5. E n  1818, pour 
encourager le tir, furent créées les sociétés officielles de 
tireurs.

Vers 1820, la  nécessité  d ’am éliorer le m ilita ire p rovo
qua une série de projets de réform e dus à des officiers 
bernois ; le  résu lta t fu t  la n ou velle  organ isation  de 
1828, dont les principes restèrent en  v igueur pendant 
de nom breuses années. E lle d iv isa  le  canton  en 8 circons
criptions m ilita ires à la  tê te  de chacune desquelles  
éta it un com m andant et 2 à 3 ad ju d an ts. L ’obligation  
de servir s ’é ten d it de 19 à 39 ans révolus, d on t 12 ans 
dans l ’é lite  (les dragons 8 ans) e t  8 dans la  réserve. 
La form ation  Wes recrues et les cours de rép étition  
eurent lieu  à l ’école m ilitaire de Berne. L alandw ehr éta it  
in stru ite  dans les com m unes, d ix  fois l ’an, par 340 in s
tructeurs. D iverses prescriptions réglèrent les déta ils, la 
discip line, la  solde, l'en tretien , les in sp ection s, l ’h ab ille
m en t, l'arm em ent, e tc . L ’arm ée fu t  au gm entée ; elle 
com p ta it en 1836 9 0 0 0 h . d ’élite, 4000 de réserve et 26900  
de landw ehr, so it en to u t  39 900 so ldats de to u tes arm es.

D urant les années agitées de 1830, des gardes bour
geoises volontaires furent organisées dans to u t le pays. 
Il y  en a v a it 211 en 1833, réunissant 23 429 h . On en 
retin t 8688 vo lon ta ires qui furent répartis en 81 com 
pagnies de m arche. A  Berne, la garde bourgeoise d ev in t  
en 1833 une S tad tleg ion  p ortant un  uniform e spécia l ; 
il en éta it de m êm e du corps franc académ ique, devenu  
plus tard le  S tuden ten ko rp s, arm é, m ais non équipé par 
l ’É ta t, et qui se m a in tin t ju sq u ’en 1854. C ependant, 
le goû t pour le  m ilitaire d im inua au cours des années 
qui su iv iren t 1830 ; le gouvernem ent se v it  obligé, par 
la loi du 14 décem bre 1835 sur l ’organisation  m ilita ire, 
de réduire le service dans l ’élite de 12 à 8 ans et de su p 
prim er les exercices d ’in stru ction . L ’autorité  su p é
rieure d even ait le départem ent m ilitaire avec  un  con
seiller d ’É ta t  à sa tê te . Les d ispositions d ’ordre social de 
cette  loi son t rem arquables: l ’É ta t  é ta it  chargé de l ’en
tretien  des in valides et de ceux que la issa ien t dans le 
besoin  les so ldats m orts au service. Les forces bernoises 
se m onta ien t en 1840 à 38 328 h. dont 12 666 h. d ’élite. 
U n e ordonnance fédérale in trodu isit en 1841 le  fusil à 
percussion.

Le dernier rem aniem ent im portan t fut provoqué par 
l ’organisation m ilitaire du 16 avril 1847. L ’obligation  
de servir fu t étendue de 16 à  50 ans, l ’âge du recru
tem en t porté de 17 à 20 ans. L ’élite fu t form ée de 
volontaires et d ’hom m es désignés par le  sort, âgés de 21 
à 28 ans, la landw ehr de tous les autres hom m es, de 21
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à 40 ans. L ’É ta t garda le  droit d ’appeler aussi les classes 
d ’âge de 41 à 50 ans. Le canton  fu t  d iv isé en 14 arron
dissem ents de 2 d istricts, ou de 4 quartiers chacun. La 
valeur de cette  organisation fu t dém ontrée par le  Son- 
derbund. —  Voir K . Egli : Schw eiz. M eereskunde. —  
Reiss : D as W ehrw esen der Schw eiz. —  K . K och : Ueber 
die K riegsverfa ssung  des K ts . B ern . —  H . L eem ann : 
A b riss  der M ilitä r  S ta tistik  der Schw eiz. —  D. Zim m erli : 
Blicke in  das Bernersche M ilitä rw esen . —  Gesetz über 
die M ilitä rver fa ssu n g  der R e p u b lik  B ern , 1835. —  
M ilitä ro rg a n isa tio n  des K ts . B ern , 1847. —  H . Merz : 
Das bernische M ilitä rw esen  von 1798-1848  (M s.). —  
Rapp, sur l ’ad m in istration  du C. Berne [E. M e r z .)

7. A r c h i t e c t u r e  e t  a r t . J u sq u ’au X V I I e s ., le can
ton  de Berne ressort p lu tôt de l ’art souabe que de celui 
du hau t-R h in . L ’architecture, la  peinture et la  sculpture  
ont un  caractère souabe bien défini. L ’influence fran
çaise se fit sentir au X V I I e s., il en résu lta  un sty le  m êlé  
que l ’on p eu t adm ettre com m e sp écifiquem ent bernois. 
La v ille  n ’a jam ais passé pour un centre artistique, quoi
q u ’elle ait sou ven t fa it  au torité, surtout dans les pério
des où elle posséda des artistes de renom . L ’ancien  
canton est re la tivem ent pauvre en œ uvres du m oyen  
âge, car beaucoup furent détru ites lors de la R éform e.

1. A rchitecture, a )  É d ifices re lig ieux . L ’architecture  
religieuse ne rem onte guère au delà du X I e s. La plus 
ancienne des églises paroissiales est peu t-être celle de 
W im m is qui rem onte probab lem ent au X e s. Il ex iste  
encore nom bre de constructions rom anes, sou ven t défi
gurées par des adjonctions ultérieures. D e l ’abbaye des 
prém ontrés de G ottsta tt, l ’église presque seule est de
bout ; des ruines ind iquent le cou ven t de R ueggisberg. 
La Com manderie des chevaliers teu ton iq u es de K öniz a 
été plus tard com plètem ent transform ée, m ais on peut 
reconnaître dans l ’église des traces de sty le  rom an. La 
basilique à trois nefs d ’A m soldingen, dont les pierres de 
la  crypte proviennent d 'A venches, est restée passab le
m ent in tacte ; la  p etite  église d ’E in igen  au bord du lac de 
Thoune l ’est encore d avantage, elle présente le m eilleur  
ty p e  de l'art rom an en terre bernoise. Biiren sur l ’Aar 
possède un chœ ur roman ; K irchlindach, Spiez et Villars- 
les-M oines des élém ents de construction  et des orne
m ents rom ans. Les anciennes tours rom anes son t de
m eurées ici ou là, alors que le reste de l ’édifice fu t  
restauré ; cependant on ne trouve nulle part de m onu
m ents im portan ts construits dans le sty le  rom an.

L ’art ogival ne pénétra q u ’au X I I I e s., in trodu it par 
les ordres relig ieux ; d ’abord par les cisterciens à l ’ab
baye de Frienisberg et au cou ven t de fem m es de Frau- 
brunnen, actuellem ent presque disparus, puis par les 
dom inicains dans leur église de Berne. Le chœ ur de cet 
édifice (aujourd’hui l ’église française) est peut-être le 
plus ancien m onum ent ogival du can ton . L ’église des 
chanoines de S a in t-A ntoine dans la  rue de la  P oste  
(de 1494) est du m êm e sty le , elle a m alheureusem ent 
été profanée et se trouve dans un éta t lam entab le. A la  
cam pagne, il fau t citer l ’église des chevaliers de Saint- 
Jean à M ünchenbuchsee, celles des couvents de Saint- 
Jean et de F rauenkappelen , les églises paroissiales de 
N euenegg, de H indelbank (1512), Jegen storf (1514), la  
Lenk (1504), Aarberg, F rutigen et surtout l ’église de 
la Sainte-C roix, à Gléresse, la  p lus im portante de toutes  
au poin t de vu e architectural.

L ’époque du goth ique flam boyant a laissé deux églises 
urbaines qui son t les plus belles créations de leur tem ps. 
Ce sont l ’église paroissiale, à trois nefs, de Berthoud, 
com m encée en 1471 et à laquelle travaillèrent N iklaus 
B irenvogt, arch itecte de la  Collégiale de Berne, et le 
Fribourgeois Peter de Gometo, puis surtout la Collégiale 
de Berne. La prem ière pierre de cet édifice fu t posée le 
11 m ars 1421 et les tra v a u x  durèrent ju sq u ’à  la  fin du 
X V Ie s. En 1420, le Conseil appela M atthäus Ensinger, 
d'U lm , pour diriger les tra v a u x . M aître M atthäus de
m eura 26 ans à Berne. Il élabora le  plan d ’ensem ble, 
b âtit le chœ ur, les chapelles latérales et une partie 
des bas côtés. Ses successeurs, S tefan H urder ( 1453- 
1469), N iklaus B irenvogt (jusqu’en 1481) et Moritz 
Ensinger (jusqu’en 1482) poursuivirent l ’entreprise. 
Erhart K üng (1483-1506), qui éta it surtout sculp
teur, m odifia quelque peu les form es architecto-

n iques. P eter P fister, de B àie (1506-1520), term ina le 
chœ ur et la  tour ju sq u ’à l ’octogone inférieur. Peter  
K leinm ann , de B ienne (1520-1540), v it  la  Collégiale sac
cagée par la  R éform e ; son a c tiv ité  se lim ita  à effacer 
les traces de l ’orage. E nfin , en 1573, D aniel H einz cons
truisit la  voû te  de la  grande nef.

La fonction  d ’architecte de la  Collégiale continua  
d ’exister quoique les travau x  fussent arrêtés. P endant 
d eux siècles, les titu laires eurent la haute surveillance  
sur les constructions dans to u t  le canton et fixèrent 
ainsi le caractère architectural des bâtim ents édifiés  
dans la  cam pagne par l ’É ta t, en particulier des églises 
paroissiales. Ils se contentèrent d ’abord de transform er  
les édifices relig ieux ou sim plem ent de les réparer. 
A braham  D ünz, en fonctions de 1660 à 1688, qui trans
form a ou reconstruisit ainsi 18 églises de la  cam pagne, 
leur donna un nouveau  ty p e , p lus approprié au prêche 
évangélique. Ce sont entre autres celles de Langnau, 
L angenthal, Brienz et W atten w il. Il renonça au chœur, 
allongea la  n ef et p laça les fonts b ap tism au x au centre  
et dans l ’axe principal de l ’édifice. Abraham  II D ünz et 
Johann-Jakob  D ünz (1703-1728) furent de rem arqua
bles constructeurs d ’églises rurales. Le Bernois N iklaus  
S ch iltknecht fu t le plus grand des architectes de la Col
légiale au X V I I I e s. Son œ uvre principale est l ’église du 
Sain t-E sprit, à Berne, q u ’il exécuta  de 1722 à 1729 ; elle 
constitue l ’unique édifice du canton construit sp écia le
m en t ju sq u ’à la  fin du X V I I I e s. en v u e  du culte ré
form é.

Il n ’y  a presque rien à dire sur l ’art architectural reli
g ieu x  du X I X e s. ; on se con ten ta  d ’im iter les anciens 
sty les.

b) E difices c iv ils . On doit adm ettre que les m ai
sons fortes des fam illes nobles furent en bois ju sq u ’au  
X I I I e s. 11 n ’en reste aucune trace. Les prem iers châ
tea u x  de pierre d atent du X I I e s. ; ils se com posent 
généralem ent d ’une tour de défense et d ’une autre 
servant d ’hab itation  (P a la s ) .  Les plus b eaux et les plus 
sûrs devinrent plus tard les dem eures officielles des b a il
lis et furent transform és pour la plupart. Ils son t au
jourd ’hui encore hab ités ou servent de prisons. Les 
m ieux conservés sont ceux de B erthoud et de Thoune, 
ainsi que les château x  de T rachselw ald, W im m is, Ober
hofen, W orb, L aupen et N idau. U n peintre du X V I I e s., 
A . K auw , a laissé des vues d ’un grand nom bre d ’autres 
châteaux, aujourd’hui disparus.

L a période du gothique flam boyant est encore repré
sentée par quelques m aisons urbaines pour lesquelles 
l'H ôtel de v ille de Berne servit sou ven t de m odèle. On 
com m ença à cette  époque à unifier le ty p e  de la m aison  
d 'habitation  seigneuriale, caractérisé par une façade à 
pignon et une tour d ’escalier extérieure. U n peu plus 
tard  prédom ina l ’in fluence française ; les ch âteau x  fu 
rent d ’abord sim ples (G erzensee), puis s ’enrichirent et 
s ’em bellirent (T h u n stetten , H indelbank). Ces derniers 
se d istinguent par des ailes latérales et des com m uns, ils 
servirent de m odèles aux châteaux  et m aisons de ville  
du X V I I I e s. (H ôtel d ’E rlach). Des architectes bernois 
en furent très sou ven t les auteurs, m ais on ne sa it a u 
quel a ttribuer tel ou te l trava il. L orsqu’il s ’agissait de 
grandes constructions en v ille, on fa isa it parfois venir 
des architectes étrangers. P lusieurs ont. été m entionnés  
com m e architectes de la Collégiale. N iklaus Schildknecht 
collabora avec le Français A beille à la construction  de 
l'hôp ita l bourgeois (1741), on lui doit aussi l ’hôtel 
de l'É ta t  extérieur (1721). Le grand Grenier est l ’œ uvre  
de Franz Bär, de Bregenz. Mais l ’hom m e qui eut le plus 
d ’influence en m atière d ’architecture civile de sty le  
rococo fu t le dernier architecte de la Collégiale, N iklaus 
Sprilligli (1725-1802). Ses œ uvres les plus connues 
sont la grand’Garde, l ’H ôtel de m usique et la galerie de 
la B ib liothèque, édifiés entre 1767 et 1773 ; le second  
fut, entièrem ent transform é à l ’intérieur et la dernière 
dém olie.

Au X I X e s., il fau t m entionner les palais fédéraux  
b âtis entre 1852 et 1901.

2. S cu lp ture . Les plus anciennes œ uvres de sculpture  
sur territoire bernois sont les fonts baptism aux d ’A m 
sold ingen , de sty le  rom an, les sculptures de l ’église ro
m ane de Buren sur l ’Aar et celles des restes de l ’église du
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cou ven t de R ueggisberg, du X I I I e s. Le X I V e s. sem ble  
n'avoir rien laissé. La Collégiale de Berne d eva it être  
richem ent ornée de sta tu es ; on v o it  encore dans le  
chœ ur et la n ef des consoles ou parfois leur em pla
cem ent. T out fu t d étru it par la R éform e ; seule la d éco
ration  du portail principal a été conservée. E lle est l ’une 
des plus riches de la Suisse par le nom bre et la beauté

plafonds de bois, en partie pein ts. E lles son t app aren 
tées à celles qui de nos jours encore font le principal or
nem ent des ferm es bernoises. Les sta lles du  chœ ur de 
la Collégiale (1523) sont un ch ef-d ’œ uvre de la sculpture  
sur bois de ce tem ps.

D e nom breuses fonta in es des X V e et X V Ie s. ornent 
les rues de Berne et de quelques villes du can ton  ; leur

L a  fo n ta in e  du  B a n n e r e t  à B e rn e . D 'a p rès

des personnages. Elle représente le Jugem ent dernier. 
Erhard K üng en est l'auteur, il vécu t à Berne de 
1452 à 1506. Le sculpteur nurem bergeois A lbrecht 
fu t peut-être son collaborateur. T ém oin de l ’in fluence  
du théâtre  de l ’époque sur la sculpture, ce ch ef-d ’œ uvre 
du goth iq u e flam boyant m érite dans l'h istoire de l ’art 
une place plus large que celle qui lu i est ordinairem ent 
accordée. 11 appartient sans aucun doute à l ’art souabe. 
On trou ve encore sur la Collégiale la sta tu e  en pied de 
son arch itecte, fa ite au com m encem ent du X V Ie s., 
ainsi que quelques autres m otifs scu lp tés sans grande 
valeur. Certaines des clefs de voû te  du chœ ur sont très 
belles ; leur ensem ble offre l'im age de la Cour céleste . 
D e la m êm e époque datent les sculptures du jubé de 
l'ég lise  de Berthoud.

D e nom breux autels durent être scu lp tés au X V e s., 
m ais il n 'en reste rien. D ans quelques églises de cam 
pagne (A delboden. B lum enstein , K öniz, e tc .), on vo it  
encore des sculptures goth iques en cham p levé  sur les

form e varie du goth ique au baroque. E lles représentent 
so it des guerriers tenant un écu, so it des vertus ; 
sou ven t elles son t l'insigne de quelque société  ou cor
poration. On a  longtem ps adm is que la p lupart des fo n 
taines de la v ille éta ien t dues à l ’artiste  fribourgeois  
H ans Geiler (vers 1540).

Après la R éform ation , la  sculpture ne fu t guère re-, 
présentée que par des pierres tom b ales. L ’arch itecte de 
la  Collégiale, Johann  Thüring, ex écu ta  en 1601 le  to m 
beau dit des Zähringen, de sty le  baroque, placé dans la 
Collégiale. Les tom bes des a v o y e r sFranz-Ludwig- ( f  1659) 
et S igism und ( f  1699) d 'Erlach, dans l ’église de Spiez, 
m éritent aussi une m ention , ainsi que le m onum ent du  
colonel A lbrecht de W a tten w y l ( t  1671), à O berdies- 
bach, et surtout celu i du feld-m aréchal Jérôm e d ’Er- 
lach, conçu selon le goû t français, dans l ’église de 
H indelbank. Son auteur, le scu lp teur berlinois A ugust  
N ahl (1710-1781), édifia en 1751 dans la  m êm e église  
un second m onum ent pour la fem m e du pasteur L ang

uii d e s s in  à  la p lu m e  de  J .  A. K le in  1820.
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hans. L’incendie de 1911 fit. beaucoup de tort au prem ier 
de ces deux m ausolées. J .-J . L anghaus est l ’au teur des 
reliefs du fronton  du Grenier de Berne. A u X I X e s., 
quelques m onum ents furent aussi élevés, entre autres 
les statues rom antiques du duc de Zähringen, par 
Tscharner (dont une P ie tà  orne une des chapelles de la 
Collégiale), et de R odolphe d'E rlach , par Joseph  Voll- 
mar. Adrien de Bubenberg, par Leu (1897), est une 
œuvre typ iq u e de l ’école h istorique.

L’histoire de la sculpture bernoise serait incom plète  
si l ’on n ’y a jouta it celle du travail sur bois de l'Ober- 
land. Depuis 1816 la  sculpture sur bois se d éveloppa en 
une florissante in d ustrie . L ’école de sculpture sur bois 
ouverte à Brienz en 1885 eut pour but d'élever le n i
veau artistique de ces produits.

3. P ein ture . Il n ’y  a de peintures rom anes que 
dans l ’église d ’A m soldingen, où l ’on m it à jour en 1906 
une grande im age de sa in t C hristophe. Les autres ta 
bleaux et peintures m urales ne rem on tent pas au-delà  
du X V e s. Ce sont surtout des im ages de sa in ts au  p la
fond de bois de nom breuses églises rurales, en par
ticulier de K öniz. Les peintures m urales des églises 
de village sont de valeur inégale. Lors de la Réfor
m ation , elles furent recouvertes de badigeon ; au 
jourd ’hui on les rem et à jour et on les restaure ta n t  bien 
que m al. Les fresques d ’A delboden, B elp , K irchlindach, 
celles de la chapelle du château  de B erthoud, de la cha
pelle de Saintè-C atherine à W iedlisbach, B üren, N euve- 
v ille , m éritent une m ention.

A u début du X V Ie s ., la  peinture prend un essor 
considérable, grâce au  m aître H ans B id d er. Il exécuta  
en 1480 un tableau de la bataille de M orat pour l ’H ôtel 
de ville de Fribourg. L’original en est perdu, m ais il est 
cependant connu par des reproductions. On a identifié  
son auteur, sans preuve bien év id en te , avec le «M aître 
à l ’œ illet», dont on conserve quelques œ uvres au Musée 
des B eaux-A rts de Berne et ailleurs, et qui peign it les 
fresques de l ’ancien couvent des dom inicains et du por
che de la Collégiale. Il travailla  de 1490 à 1510 environ. 
Jakob Boden, m entionné com m e peintre verrier en 1502, 
fu t peut-être son élève ; il est. l ’au teur d'une im age v o 
tive de 1515, donnée par l ’avoyer Jacques de W atten  wil.

L ’art bernois entra avec N ikolaus M anuel D eutsch  
(1483-1530) dans une brillante période. M anuel fut l ’un 
des m eilleurs peintres de l ’ancienne C onfédération. 
Il étudia la R enaissance en Italie et la transplanta  
en Suisse sans oublier l'art goth ique : de ces deux  
élém ents il ob tin t des effets charm ants. Son œ uvre  
la plus célèbre, une peinture m urale du couvent 
des dom inicains de Berne, représentait la danse des 
m orts (1517-1520) ; il n ’en reste  que des copies. Ses m eil
leurs tableaux sont au m usée de Bàie ; ce son t entre  
autres la décollation  de Jean -B ap tiste , B ethsabée au 
bain, sainte A nne. Le m usée de Berne conserve deux de 
ses premiers tab leaux : la  N a tiv ité  de la V ierge et saint 
Luc, qui sont encore purem ent goth iques. M anuel n ’eut 
pas de successeur à Berne. Son fils H an s-R u d olf éta it  
aussi peintre. La seconde m oitié du siècle fu t très 
pauvre en artistes. D ans quelques m aisons patriciennes 
se rencontrent des tab leau x  de ce tem ps, m ais les au 
teurs en sont inconnus. 11 n ’est pas certain que le por
trait de R overéa soit du peintre-verrier H ans Funk  
(1470-1539).

Le X V I Ie s. fu t une période de com plète décadence  
pour la peinture bernoise. Des m aîtres étrangers séjour
nèrent parfois dans la v ille, jam ais longtem ps. Jose f  
Werner (1637-1709) fut un véritab le artiste. Il passa 
nombre d'années en A llem agne, en Ita lie  et en France. 
De 1682 à 1695, il dirigea une académ ie de dessin à 
Berne, peignit des allégories et de beaux portraits. 
Johannes D iinz, de Brugg, 1645-1736, eut un grand  
renom de portraitiste ; la b ib liothèque de la v ille  con
serve plusieurs portraits d 'avoyers de sa m ain.

Les peintres du X V I I I e s. dép loyèrent une certaine 
activ ité  dans le portrait. Johann-R udolph  H über, de 
Bâle, 1668-1748, fu t élève de J. W erner. Il h ab ita  pres
que continuellem ent Berne de 1702 à 1738. On l'égalait 
au Titien  et à van  D yck  et on l'appelait le Tintore! 
suisse. Son successeur, E m anuel H andm ann. 1718-1781. 
de Bâle aussi, s ’étab lit à Berne vers 1750 et y  demeura

ju sq u ’à sa m ort ; on lu i doit de nom breux portraits.
L'art bernois acqu it une renom m ée européenne ver- 

1770. On se m it à graver légèrem ent sur cuivre des pays 
sages su isses qu'on coloriait ensu ite. L ’in ven teur de cette  
nouvelle branche de la peinture fu t J .-L . A berli, 1722- 
1786, de W interthour, étab li à Berne depuis 1741. Il fit 
école et ses élèves et im itateurs publièrent ju sq u ’en plein  
X I X e s. des vues et des scènes populaires. Parm i ces der
niers citons le célèbre Siegm und Freudenbergér, 1745- 
1801, le Pom éranien B .-A . Dunker, 1746-1807 ; D inkel,
1762-1832; F .-N . K önig, 1765-1832; Gabriel Lory père,
1763-1840 ; G. B ieter, 1788-1835 ; Gabriel L ory fils, 
1784-1846. Q uelques-uns d ’entre eux, entre autres H ein 
rich B ieter, 1751-1818, furent aussi de bons portrai
tistes. Les nom s des deux Volm ar, père et fils, ne doivent  
pas être om is. G .-J. Volm ar, 1770-1832, fut paysagiste  
et peintre de genre ; ses élèves J .-S . Volmar, 1796-, 
1865, et Fr. K urz, 1818-1871, jouèrent un certain rôle 
dans l ’h istoire de la peinture rom antique ; de m êm e Fr. 
W althard, 1818-1870. La m anière classique de D avid  
fut cu ltivée à Berne par l ’ém igré français Legrand  
de Serant, 1758-1829. Le portrait fut surtout repré
senté au X I X e s. par J .-F . D ietler. 1804-1874, et R. 
D urheim , 1811-1895.

La seconde m oitié du siècle fut illustrée par quatre  
artistes bernois : Clara von Rappard, 1857-1912 : Karl 
Stauffer-Bern. 1857-1891 : Max Buri, 1868-1915, et Fer
dinand K odier, 1853-1918. Buri seul habita constam 
m ent le pays de Berne, cependant leur art à tous a des 
traits bernois. Ils ont étendu au loin la réputation  de 
la peinture de leur canton. A A net, A lbert Anker, 
1831-1910, peintre de genre, illustra la vie de la cam 
pagne. Il appartenait à l ’école de D usseldorf, m ais 
m ontra une grande originalité ; les typ es qu'il a créés 
dem eureront populaires.

Il reste à parler d ’une branche plus rapprochée de l ’art 
in dustriel que de l ’art proprem ent d it, de la peinture sur 
verre, pratiquée dans toute la Suisse. Le canton  de Berne 
est particu lièrem ent riche en beaux v itrau x . Les plus an
ciens, du X I V e s., à M unchenbucns.ee, présentent encore 
des form es rom anes. Ceux de B lum enstein  et K öniz sont 
purem ent goth iques. D u X V e s. d atent ceux de la Col
légiale de Berne, qui sont splendides, et ceux de l'église  
d 'H ilterfingen. La fenêtre dite de cabinet rem plaça peu  
à peu les grandes baies vers 1450 ; son ornem entation  
est surtout héraldique et accom pagnée d'une im age de 
sain t ju sq u ’à la Réform a tion. L'art du verrier eut sa plus 
belle floraison au premier quart du X V Ie s. On vo it les  
types renaissance rem placer peu à peu le goth iq u e. 
D'abord colorés et lu m in eu x , les v itrau x  deviennent 
aux X V I I e et X V I I I e s. toujours plus m ats et froids. 
Les nom s des peintres verriers ont rarem ent été con
servés ; les plus connus sont H ans F unck , 1507-1539, et 
surtout H ans Sterr, vers 1515. —  Voir Rahn : Gesch. 
der bildenden K ü n s te  in  der Schw eiz. —  K uhn : A llg e 
m eine K unstgeschichte . —- H ändcke : Schweizerische  
M alerei des 16. Ja h rh . —  Ed. von R odt : Bernische  
B urgen . —  Le m êm e : Bernische K irchen . —  F . Thor
m ann et W .-F . von  M ülinen : D ie Glasgemälde in  
bernischen K irchen . —  Trächsel : F estschrift zu r  E rö ff
n u n g  des K u n s tm u seu m s in  B ern . —  Tillier : Gesch. 
B ern . —  H .-B . de F ischer : Le p o rtra it bernois à travers 
les siècles. —  H . Türler : B ern , B ilder aus Vergan
genheit u n d  Gegenwart. —  F estschrift zu r  500jährigen  
F eier der G rundstein legung  des B erner M ü nsters. —
H. Lehm ann dans A S z l et dans M A G Z .  —- B T .  —  
B B  G. —  A H V B .  [ R .  N i c o l a s .]

8.  É d i f i c e s  p u b l i c s . L'aspect actuel de la ville date  
dans son ensem ble du X V I IIe s. Ses arcades ou passages 
couverts longeant les rues sous les façades des m aisons 
sont connus dans le m onde entier. La v ieille ville pré
sente en outre un  caractère architectural tranquille, et 
ferm é par su ite  de l ’id en tité  de sty le  des bâtim ents et 
de l ’em ploi d'une seule sorte de pierre, la m olasse gris 
clair. D ans la longue série des édifices publics remar
quables, m entionnons les su ivan ts, sans autre descrip
tion, avec  la  seule ind ication  des dates qui les concer
n en t :

a )  É g lise s  : La Collégiale de Saint-V incent, fondée  
en 1421 en rem placem ent de l ’ancienne église paroi.«-

I
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siale de 1279, fu t term inée vers le m ilieu  du X V I e s., sau f 
la  to u r  qui p orta  durant des siècles un  to it  provisoire et 
fu t  ach evée, h au te  de 100 m ètres, en 1893 seu lem en t. —  
Voir F estsch rift... 1921. —  B B C , 1921. —  L'église du 
Sain t-E sp rit fu t  constru ite de 1726 à 1729, sur 
l ’em placem ent de l ’église d ’un p e tit  cou ven t hospi-

A n c ie n  M u sée  h is to r iq u e  d e  B e rn e  (1773-1775). D 'a p rè s  u n e  a q u a re lle  de  P . W y ss .

ta lier de 1230. L ’église des dom inicains ou église fran
çaise, bâtie  entre 1280 et 1300 pour le cou ven t des 
dom inicains, fu t a ttribuée au cu lte français en 1623 et 
p artiellem ent transform ée en 1753 et 1913. L ’ancienne  
église catholique - rom aine, aujourd’hui catholique- 
chrétienne, fu t élevée de 1859 à 1864.

b) C onstructions fédérales. L ’aile O uest du palais féd é
ral a été édifiée de 1852 à 1857 par la  v ille  de Berne sous 
la d irection de Friedrich Stud er après q u ’elle eû t, le 
18 décem bre 1848, accepté d ’être v ille fédérale. L ’édi
fice d ev in t propriété de la  Confédération en 1876. La 
construction  de l'aile E st eut lieu  de 1888 à 1892 par 
l ’architecte H . A uer. Les deux bâtim en ts, de sty le

florentin , d evinrent les ailes du palais du parle
m en t, dont la  coupole s ’éleva , de 1894 à 1902, égale
m ent sous la  d irection et d ’après les plans de l ’arch itecte  
A uer. A u Nord fu t bâtie  la  B anque n ation ale de 1909 à 
1914, sur les p lans d ’E d . Joos. —  Voir F estschrift über  
das neue Schw eizerische B u n d esh a u s , 1902. —  S B Z .

c ) E d ifices can tonaux. L ’hôte l 
de v ille  fu t  constru it de 1406 à 
1416 et restauré en 1754 et 1867. 
Le S ti f t  (ancienne m aison  des 
chanoines), rebâti de 1744 à 
1748, est actu ellem en t occupé  
par l ’ad m in istration  cantonale. 
L ’université  fu t  ouverte en 1903.

d ) B â tim e n ts  de la ville. 
L ’h ôtel d ’E rlach est dû à 
l ’avoyer  A .-F . d ’E rlach, 1752 ; 
il abrita  tour à tour le  D irec
to ire h elvétiq u e, l ’adm in istra
tion  fédérale de 1848 à 1857 et 
actu ellem en t l ’adm inistration  
com m unale. L ’orphelinat de 
garçons fu t b â ti en 1782. L ’h ô
p ita l bourgeois fu t bâti de 
1734 à 1741, destiné à rece
voir les bourgeois hom m es ou 
fem m es âgés, infirm es ou m a
lades. Le casino fu t constru it 
où éta it l ’ancienne université  
(cou ven t des franciscains) en 
1909. Le Grand Grenier, élevé  
de 1711 à  1716, fu t transform é  
en m usée des m étiers en 1895. 
La tour de l ’H orloge, ancien 
n em en t l ’extrêm e tour de garde 
vers l ’O uest, servit de prison  
ju sq u ’en 1405. U ne horloge y  
fu t ad ap tée au cours du X V e s. 
et c ’est de 1527 que date le 
m ouvem en t actuel, œ uvre du 
serrurier K aspar Brunner, avec  
calendrier e t  carillon. Le m usée  
historique est dû à la collabo
ration  de l ’É ta t et des com 
m unes de bourgeois et d ’habi
ta n ts ; il fu t ouvert en 1894. 
Le m usée d ’art fu t inauguré en 
1879. L ’hôp ita l de l ’Ile fu t 
fondé en 1354 par A nna Seiler 
et se trou va it à la rue de l ’A r
senal. Il fu t transféré en 1531 
à l ’ancien cou ven t de dom ini
caines on cou ven t de l ’Ile et 
en 1724 dans un bâtim en t n eu f 
sur l ’em placem ent de l ’aile E st 
du palais fédéral. Les b â ti
m ents actuels, près de H eili
gen, furent élevés de 1881 à 
1885.

e) P on ts et divers. L ’ancien  
pon t de la N yd eck , b â ti en 
bois en 1256, reçut des piles 
de pierre en 1461. Le nouveau  
date de 1840 à 1844. Celui du 
K irchen feld , de 1883, et celui 
de la G renette , 1898, relient 
le centre avec les n ou veau x

quartiers de la v ille . La p lateform e de la  Collégiale 
serv it de cim etière ju sq u ’à la R éform ation , puis de 
prom enade pub lique. L e m ur de sou tèn em en t fu t  
entrepris en 1334 ; les pu issants contreforts d atent  
de 1479 à 1547. —  [H. Tr.i —  La fosse au x  ours date  
de 1513 : Le prem ier ours fu t pris au com m andant fran
çais La Trém ouille par le  cap ita ine Glado von  M ay à la  
b ataille de N o vare et m is dans l ’ancien fossé de la  v ille  
près de la tour des prisons, au  lieu  encore appelé « place  
des ours » ; de 1764 à 1825, la  fosse éta it à l ’E st de 
la porte intérieure de la  G olatenm attgass ; en 1825, 
elle fu t transférée dans une partie du fossé au Nord  
de la porte d ’Aarberg et en 1857 à l ’em placem ent actuel
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C ostum es d e  l’O b e r la n d  b e rn o is .
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D U B S .  —  l 'A S C . X.
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près du pont de la N y d e c k . —  [R . W . ]  —  L atour de Saint- 
Christophe ou de G oliath  a aujourd'hui disparu ; c ’éta it  
la principale porte de la  troisièm e ligne de fortification  
de la  v ille . E levée en 1346 e t  1347, elle reçut plus tard  
dans une niche pratiquée dans la  façade intérieure la  
sta tu e  en bois h au te  de 9 m ètres de saint. C hristophe. La 
tour fu t dém olie en 1864 pour faciliter la  circula
tion. Pour le m êm e m o tif d isparut en 1909 u n  des 
plus b eau x  édifices du v ieu x  Berne, l ’ancien m usée his- 1 
torique, bâti de 1773 à 1775 par N ik laus Sprüngli, 
et dont la  façade en sty le  rococo fu t réédifiée sur la  
place de Thoune en form e de fonta in e m onum entale . 
—  Voir H . Türler : B ern , B ild er aus V ergangenheit 
u nd  G egenw art. _ [H . T r.]

9 .L i t t é r a t u r e . On ne sa it à quelle époque on t retenti 
dans les A lpes bernoises les prem iers R anz des vach es  
et, les chansons des pâtres, car il n 'ex iste  aucune trace  
de poésie indigène précédant les troubadours. Le com te  
Rodolphe de N euchâtel ou de F e n is  (V inelz) et H ein rich  
von S tre tlingen , dont les chansons d ’am our appartiennent 
à la fin du X I I e et à la  prem ière m oitié  du X I I I es., sont 
les prem iers nom s h istoriques des lettres bernoises. U ne  
poésie populaire, contem poraine des troubadours, est 
a ttestée  cependant par les chansons historiques en vers 
et strophes, relatives à l ’alliance de B erne e t  Fribourg  
en 1243, puis à la  guerre de G um m enen, 1331-1332, 
et à la guerre des Gugler en 1375. —  Johannes von 
R in ggenberg  fu t p oète  m oraliste dans la  prem ière 
m oitié du X I V e s. C’est à lui ou à quelque h om onym e  
qu ’U lrich B oner, dom inicain  à Berne, dédia sa collection  
de fables versifiées, une des m eilleures de ce siècle, 
V E delste in , prem ier livre im prim é en langue allem ande  
p ortant une d ate  (1461). —  Au X V e s., Berne brilla par 
ses chroniqueurs (Voir chap. H i s t o r i o g r a p h i e ). —  
N ik la u s  M a n u el, de B erne, dépassa au X V I e s. tous  
les autres auteurs bernois par l ’originalité e t  la  har
d iesse de ses p ièces de carnaval, entre autres les Toten- 
fresser ou Vom  P a p st u n d  seiner P riesterschaft, e t Von  
P a psts u n d  C hristi Gegensatz qui on t été  probablem ent 
jouées pour la  prem ière fois au carnaval de 1523 à Berne. 
(Pour ses autres œ uvres, voir l ’art. M a n u e l , N i k l a u s .) 
Son fils, H a n s -R u d o lf M an u el, fu t auteur dram atique et 
écriv it V on der tru n k n e n  R ott, joué à Zurich au  car
naval de 1548. H a n s von R ü te  é ta it  plus lourd et plus 
prolixe ; il tra ita  des sujets de la  R éform ation  et aussi 
de l ’Ancien T estam ent. La poésie religieuse et patrio
tique éta it cu ltivée  dans l ’O berland surtout, ainsi que 
dans le M ittelland, l ’E m m ental et la  H aute-A rgovie, aux  
X V Ie. X V I I e et X V I I I e s. m ais en  général sans beau
coup de ta len t. La bonne prose fu t représentée par le 
chroniqueur V alerius A n sh e lm  e t par W ilhe lm  Z ie ly , 
hom m e d ’É ta t bernois qui traduisit des rom ans français. 
Au X V I Ie s ., il fau t nom m er Ja ko b  Graviseth, auteur  
d ’H eutelia  ( =  H elvetia ), 1658, la  prem ière satire lit 
téraire des m œ urs su isses et surtout bernoises.

La situ ation  géographique de Berne en f it  de tout  
tem ps le trait d ’union entre les civ ilisa tion s allem ande et 
française, m ais c ’est au X V I I I e s. surtout q u ’elle joua  
ce rôle et q u ’elle fit connaître en France la littérature  
allem ande. A lb e rt de H aller, le poète des A lp e s  (1729), 
fu t le prem ier auteur de langue allem ande adm iré en 
France, grâce à la  traduction  de V incenz-Bernhard  
Tscharner. Cette œ uvre m arque le début d ’une nouvelle  
floraison littéraire a llem ande. A van t H aller, son com - 
bourgeois B éa t-L o u is  de M u ra it  se fit aussi rem arquer 
par son livre écrit en français : Lettres su r  les A n g la is  et 
les F rança is et su r  les voyages (1725), ta n t par l ’élé
gance de son sty le  que par la thèse n ouvelle en ce 
tem ps-là  que l ’esprit national des A nglais dépassait en 
santé et en v igueur celui des Français. E n  français furent 
aussi écrites les poésies satiriques et dram atiques de 
Sam uel H en z i, les lettres pleines d ’esprit de J u lie  B on-  
deli, le Voyage historique et littéraire dans la S u isse  
occidentale et d ’autres œ uvres de Jean-R odolphc S in n er , 
de Ballaigues, e t enfin les poèm es de S ig m u n d -L u d w ig  
von Lerber. C ependant c ’est C harles-V ictor de Bonstetten, 
1745-1833, qui fu t l ’interm édiaire le  plus im portant  
entre les A llem ands et les Français ; par sa connaissance  
des deux langues, ses voyages, ses relations littéraires : 
Jean de Muller, M atthisson, Friederike Brun, Benjam in

! C onstant, M adam e de S taë l, et surtout par ses facultés 
; d ’assim ilation , il é ta it  bien placé pour réunir en lui et 
! dans ses œ uvres ( L ’hom m e du  M id i  et l ’hom m e du  N ord)
; les m en ta lités des deux races.

A u d éb u t du X I X e s ., la littérature se sépara résolu
m en t des tendances françaises et revint à la poésie ind i
gène avec  le  poète populaire G ottlieb-Jakob K u h n  et 
avec J o h a n n -R u d o lf W yss , collectionneur de légendes  
bernoises e t  de chansons du terroir. Ce dernier édita  
les A lp e n ro sen , 1811-1830 ; le R o b in so n  su isse, écrit par 

I son père, eu t un grand succès. Les frères K a rl-L u d w ig  
! e t L u d w ig -R u d o lf W urstem berger  écrivirent des dram es 

historiques e t  patr iotiques.
Le plus grand génie épique bernois fu t Jerem ias  

G otthelf (A lbert B itzius), 1797-1854, le créateur du 
rom an paysan  et de la nou velle  v illageoise. D u B auern-  
spiegel, 1836, au Zeitgeist u n d  B ernergeist, 1852, il em 
p loya  son ta len t à rendre les m œ urs des paysans bernois 
au m ilieu  desquels il v iv a it  com m e pasteur de Lützel- 
flüh. P roduites sans interruption , grâce à une connais
sance approfondie de son su jet, ses œ uvres son t une 
peinture de la  v ie  populaire d ’une fidélité incom parable, 
d ’une grande puissance de création et d ’une haute  
valeur éd u cative. Ses récits h istoriques et légendaires 
m éritent aussi d ’être nom m és ; le K n abe des Tell fu t le 
prem ier écrit h istorique pour la jeunesse.

G otth elf fit école. Ses disciples em ployèrent ta n tô t le 
d ialecte, ta n tô t  le bon allem and ; ce furent sa fille M arie  
W alden  (E lise  R üetsch i-B itzius), R . Isch er- B ringo ld  
et actu ellem en t E m il  G ünter, R u d o lf  Trabold, G - A .  
Loosli, R u d o lf  von Tavel, le créateur de la nouvelle  
historique en pato is bernois, S im o n  Gfeller, le peintre  
de la v ie  populaire de l ’E m m enthal. Du v iv a n t de 
G otthelf, A r th u r  B itte r  (Sam uel H aberstich) com m ença  
dans un  autre esprit la  longue série de ses récits popu
laires (B e rg k r is ta lle ) . En dialecte écrivirent aussi C hris
tia n  W idm er, le serrurier de Signait, C h ristia n  Oit, de 
W orb, le pasteur bieunois F r. M olz, J . - J .  R o m a n y , de 
G essenay et S a m u e l L iech ti, de Thoune.

Les poèm es de D ranm or  (Ferdinand Schm id) et de 
R u d o lf  N iggeler, les dram es patriotiques de R u d o lf  
Kocher son t em preints d ’un esprit nou veau . A  eux se 
rattachent trois auteurs lyriques de ta len t, prém aturé
m en t décédés : le peintre K a r l S ta u ffer , W alter Z u la u f  
et Gertrud P fä n d er. Parm i les v ivan ts, orientés les uns 
vers le  lied , les autres vers la m éd itation , citons H e in 
rich  H ugendubel, H a n s M ü h leste in , U .-W . Züricher, 
E m il B ü rg i, W alther Schädelin , Gottfried B ohnenblust, 
Robert W alser, Georg K ü ffe r , E m il  S ch ib li, H a n s W a g 
ner, e t  H a n s R liyn , auteur de ballades. W alter M o r f  
cu ltive  la lyre pato ise et le  conte en vers, de m êm e que 
W alter D ie tiker, occasionnellem ent.

D oué d ’une culture très étendue, Jo se f-V ik to r  W id -  
m a n n , 1842-1911, originaire de l ’A utriche, produ isit 
une œ uvre très variée ; il créa m êm e pour les plus 
graves de ses poèm es : D ie M a ikä ferko m ö d ie  e t D er 
H eilige  u n d  die T iere , une form e à la  fois dram a
tiq u e, épique et lyrique. Il fu t longtem ps rédacteur  
au B u n d  et se fit apprécier par sa critique im partiale. 
D ans les œ uvres en bon allem and, p lusieurs fem m es se 
son t p lacées au  prem ier rang ; ce son t L isa  W enger- 
R u tz , M a rie  W aser  née K rebs, Grete A u e r , L i l i  H aller, 
et E lisa b e th  M uller, au teur d ’ouvrages pour la  jeu 
nesse. E d u a rd  L a u terburg  et Ja ko b  W id m er-S tern  u ti
lisèrent des données indigènes pour lêurs rom ans, 
Jo h a n n  Jegerlehner  fa it  revivre les légendes et le pays  
vala isans. Parm i les jeunes auteurs qui se so n t exer
cés dans le  dom aine lyrique et dram atique a insi que 
dans le  rom an, citons M a x  P ulver, A lbert S te ffen , W il
helm  Ochsenbein, et Chariot Strasser. Robert W alser  a 
écrit des esquisses p leines de v ie , H a n s B lœ sch  des 
récits de voyages. Le dram e patois, cq ltivé  depuis 
1890 par E rn s t M ü lle r, A lbert H erm ann , Otto von  
Greyerz et H ed w ig  D ie tzi, a pris un essor plein de pro
m esses depuis la  création du théâtre du H eim atschutz  
à l ’exp osition  n ationale de 1914. A côté de la farce et 
de la  com édie, le d ialecte à Berne s ’est a ttaq u é au  
dram e. Ses représentants actuels sont R u d o lf  T ra 
bold, F red . S ta u ffer , H a n s Z u llig er  et surtout S im o n  
Gfeller. —  Voir au su jet des nom s cités leurs articles


