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LISTE DES COLLABORATEURS AU TOME TROISIÈME
(L e s  i n i t i a l e s  e n t r e  c r o c h e t s  [ ]  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  p a r  n o s  c o l la b o r a t e u r s . )

Z U R IC H  : H . B r u n n e r , b ib lio th éca ire  de la v il le  de W in ter th ou r. 
[ H .  Br.] — Dr p h il. F é lix  B e r c h t o l d , Z u rich . [F . B .] — Dr p hil. Cari 
BRUN, Z u rich . [C. B .] — O skar F a r n e r , p asteur , S tam m heim . — Dr L. 
F o r r e r ,  W in ter th ou r . — Joh an n es F r i g k , M eilen . [J. F .] — Dr W erner  
G a n z , Z u rich . — P ro f. Dr F r ied rich  H k g i,R ü sch lik o n . [F .H .] — E u gen  
H e r m a n n , a r c h iv is te , Z urich. [E. H . ] — W alter  H i l d e b r a n d t , Bu lach . 
[W . H . ] — Dr p b il. E m il S t ä u b e r , Z urich . [E . S t.] — G u stav  S t r i c k -' 
l e r , m aître seco n d a ire , W etz ik on . [G. S tr.]

B E R N E  : Dr R ud. W e g e l i , direct, du M usée h istoriq u e, Berne. 
[R . W .] — Dr P a u l Æ s c h b a c h e r , T äu ffelen . — -j* Prof. Dr Ed. B æ h l e r , 
p asteu r , C ham pion. [E . B .] — F ritz  B ü h l m a n n , n ota ire , B erne, — Dr 
F. B u r r i , B ern e . — D i n k e l m a n n ,  B u ssw il. — Dr H . D ü b i , an c. réd. 
de l ’A n n u a ire  du C. A. S ., B erne. [ H .  D .] — Dr K. G e i s e r , p ro fes
seu r , B ern e . — Dr K . H u b e r , b ib lio th éca ire , T h ou ne . — S . I m o b e r - 
s t e g , m aître secon d a ire , B erne. [S . I .] — Dr Th. I s c h e r , B erne. — P . 
K a s s e r , ju g e  d ’appel, B erne. — -f- J. K e l l e r - R i s , an cien  recteu r, 
B erne. [K .-R .] — F . L b u t h o l d , in s titu teu r , B erne. — H . L i n d e n - 
m e y e r , p a steu r , G uttannen. — R . M a r t i - W e h r e n , in s t itu teu r , B erne. 
[R . M .-W .]  — Dr. W ilh .- Jos. A Ie y e r , b ib lio th éca ire , B ern e .[W .-J .M .J
— Joh . M o r g e n t h a l e r , in s t itu te u r , B ern e . [H . M.] — H. v. M ü l i n e n , 
Berne. — B ernhard S c h m i d , B erne. — A. S c h r a g , in sp ecteu r  d es éc o le s  
seco n d a ire s, B erne. — Dr F ern an d  S c h w a b , B erne. — H. S p e n g l e r , 
B erne. — Dr H. T r i b o l e t , B erne. [H . T r.] — P rof. Dr 0 .  T s c h u m i , 
B ern e . [O. T .] — O. W e b e r , an c . dir. d es con stru ction s féd éra les , Berne.

J U R A  B E R N O IS  : G. A m  w e g , secré t. de la S o c ié té  ju ra ssien n e  
d ’E m u lation , P orren tru y . [G. A .] — P ro f. Dr P . O. B e s s i r e ,  Porren- 
tru y . [P .-O . B .] — W . B o u r q u i n , B ien n e. [W . B .] — L. C h a p u i s , 
ju g e  d ’ap pel, B ern e . — A bbé A. D a u c o u r t , arch iv iste , D elém ont. 
[A . D.] — Dr H. J o l i  at , La G 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 .]  —  D r. A . S c h e n k , m aître à  l ’E co le  s e c o n 
d aire, B erne. [A . S ch .)

L U C E R N E  : P .-X . W e b e r , a rc h iv is te  ca n t., L u cern e . [P .-X . W .]
— G. von  V iv is , m ajor, L u cern e , [v . V .] — Dr P au l H i l b e r ,  bib lio
th éca ire , L u cern e . [P . H .] — 0 .  S t u d e r , E sch olzm att. [0 . S t.]  — 
J o s . T r o x l e r , recteu r , M unster. [ J .  T . ]

U R I  : Dr E d . W y m a n n , a rch iv is te  can t.. A ltdorf. [E . W .] — Dr K . 
G i s l e r , A ltdorf. — J o s . M ü l l e r , cu ré de l’H ôpita l, A ltd orf. [J. M ., A.] 

S C H W Y Z  : P. R. H e n g g e l e r , a rch 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 eew en . [D. A .] — M. D e t t l i n g , S ch w yz . [M. D.]
— P . N orbert F l u e l e r ,  arch iv is te  can ton a l, S eew en . — Prof. P au l 
R e i c h m u t h ,  S ch w yz . [P . R . ]

U N T E R W A L D  : Dr. R oh. D ü r r e r , a rch iv iste  d ’E ta t, S tan s. [R. D.]
— A l. T r u t t m a n n , an cien  am m ann de d istin ct, S arn en . [A l. T .] — Dr 
P . Ign az H e s s , In gen b oh l (Sch w yz).

C L A R I S  : Dr Ad. N a b h o l z , recteu r , G laris. [N z.] — J.-J. K u b l y - 
M ü l l e r , G laris. [J.-J. K .-M .] — P au l T h ü r e r , p asteur à N etsta l.

ZOUG- ; Dr W ilh . J o s . M e y e r , b ib lio th éca ire , B ern e . [W .-J . M .]  
F R IB O U R G  : T obie de R æ m y , a rch iv is te  d ’E tat, F r ib ou rg . —  

*i* A bbé F. D u c r e s t , d irecteu r de la  B ibi, u n iv ers ita ire , F r ib ou rg . 
IF . D .] — Dr P au l Æ b i s c h e r , F rib ou rg . [P. A .]— f  A. d ’A m m a n n , F r i
b ou rg . [A . d ’A.] — H enri B a r d y ,  F rib ourg . — Dr F . B l a s e r , T rien -  
g e n . — A bbé F . B r ü l h a r t , Sain t-A u b in  (F ribourg). — Dr A. B ü c h i , 
p rof., F r ib ou rg . [A . B .]  — G. C a s t e l l a , p rofesseu r, F r ib ou rg . [G. Ca.]
— G eorges C o r p a t a u x , so u s-a rc h iv is te  d’E ta t, F r ib ou rg . [G. Gx.1 — 
L éon G e n o u d , d irecteu r  du T ech n icu m , F r ib ou rg . — E m ile  G r e -  
m a u d , F r ib ou rg . — J . J o r d a n , p rof., F rib ourg . — M gr. J. P . K i r s c h , 
F rib ou rg . — R . M e r z , in sp ecteu r  d es éco les,. G alm iz. — M lle Joan ne  
N i q u i l l e , F r ib ou rg . [J. N .] — Jos. P i l l e r , : secré ta ire , F r ib ou rg , — Dr 
L. P i t t e t , Frib ou rg . — R om ain de S c h a l l e r , F rib ou rg . — Pro f._ Dr G. 
S c h n ü r e r , F r ib o u rg . [G. S ch .] — Dr A u g . S c h o r d è r e t , F rib ou rg . [A ug. 
S ch .]  — B . de V e v e y ' ,  F rib ou rg . [B . V .] — H . de V e v e y , Frib ourg. [H. V.]
—  M arcel de W e c k , F rib ou rg . — P ierre de Z u r i c h , F ribourg. 

S O L E U R E  : Dr J. K æ l i n , a rch iv is te  d ’E ta t, S o leu re . [J. K.] —
Dr H. D i e t s c h i , Stadtam m an n , O lten . [H . D .] — F . E g g e n  s c h  w i l e r , 
in s t itu teu r , Z u ch w il. [F . E .] — E . N i g g l i , ch an oin e, S o leu re . [E . N .]
—  P rof. Dr E . T a t a r i n o f f , S o leu re . [E . T .] —  G. de V i v i s , m ajor, 
L u cern e , [v . V .] — J. W a l t e r , S oleu re .

B A L E -V I L L E  et  B A L E - C A M P A G N E  : Dr Carl R o t h , b ib lio 
th éca ire  à  la B ib lio th . p u b liq u e , B à ie . [C .R o.] — K arl G a u s s , p asteur, 
L iesta l. [K. G.] — Dr A. B u r c k h a r d t , B àie . [A. B.] — Dr P au l B u r c k 
h a r d t , B àie . — Dr. Otto G a s s , b ib lio th éca ire  cantorlal, L ie sta l. [O. G.]
— Dr P au l R o t h , B àie . [P . R o .] — Dr Adr. S t ü c k e l b e r g ,  B àie . [A . S t.] 

S C H A F F H O U S E  : Dr. H . W e r n e r , a r c h iv is te  d ’E tat, S ch affhou se.
[H. W .] — E rw in  B ü h r e r /  in stitu teu r, G ä ch lin g en . [Er. B . ] — Dr F. 
R i p p m a n n , a rch iv is te  de la v ille , Sch affhou se. — H. W a n n b r - K e l l e r , 
in s tI tu teu r. S chaffhouse. [W .-K .]

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

S A IN T -G A L L  : Prof. Dr. P l. B ü t l e r , S ain t-G all. [B t.] — V . B a u m 
g a r t n e r , Saint-G all. — J. G e e l , in s titu teu r , S a in t-G a ll . — P rof. Dr. 
H a g m a n n ,  Saint-G all. [H g.] — J.-J . M ü l l e r , 1er a rc h iv is te  du c h a p i

tre , S aint-G all. [J. M.] — A . M ü l l e r , p asteu r , F la w il. — R . S c h e d - 
l e r , p asteu r , L an gen th a l. — M. S c h n e l l m a n n , g reffier du tribu 
nal', R ap p ersw il. [M. S ch n .] —  O . W o h n l i c h , T rogen .

G R IS O N S  : Dr L . Joos, p ro f., C oire. [L . J .] — Dr C. Ga m e n i s c h , 
d irecteu r , F e tan. [G. G.] —  Dr. E . G a m e n i s c h , V a len d a s. —  Chr. G a - 
m i n a d a ,  ch an oin e du ch ap itre , Coire. — P . Dr. N . G u r t i , D isen tis . 
[P . N . C.] — J. D i s c h , secre ta ire  du C onseil d’E ta t, Coire. — J . D e m o n t , 
S eew is  près Ilan z. — N .'-L . G i s e p , ad m in istrateu r du co n v ic t, Coire. 
[Nr-L . G.] — Dr C. J e c k l i n , an cien  recteu r , C oire. [C. J .] —  Dr F . 
J e c k l i n , arch iv is te , Coire. [F. J .] — E. J e n a l , S am nau n . [E. J.] — B. 
M a t t h i e u , Coire. — A nton M o o s e r , M aien feld . [A . M.] — G. v . P l a n t a , 
F ü rsten a u . [G. v . P .] — D r. 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. — J .-J .  S i m o n e t , sex ta ir e , C oire. [J. S .] —  
Dr A . v. S p r e c h e r , Zurich. —  Th. v .  S p r e c h e r , co lo n e l, M aien feld .
— J .-R . T r u o g , d oyen , Jen az. — Dr M. V a l è r , C oire. [M. V .] — P .-A . 
V i n c e n z , T ru n s. —  Dr Z e n d r a l l i , p rof., Coire.

A R G O V IE  : F r itz  W e r n l i , an cien  b ib lio th éca ire , L au fen b ou rg . 
[F . W .] — F . B u h o f e r , p asteu r , G on ten sch w il. [F . B u .] — G.-Th. 
G r æ n i c h e r , arch itecte , Z ofingue. [Gr.] — Dr H . R o s e n b e r g e r , T u rgi. 
[ I I .  R . ] — Dr H. S c h n e i d e r , B àie . [H. S ch .] — Dr 0 .  Z ü r c h e r , B aden .
to. Z.J

T H U R G O V IE  : Dr E . L e i s i , F rau en fe ld . [E. L .) — Dr Th. G r e y e r z , 
prof., F rau en fe ld . [Gr-z.] — Dr H e r d i , F ra u en fe ld . — F . S c h a l t e g - 
g e r , a n c . arch iv iste  can ton a l, F rau en fe ld . [ S c h . ]  — Dr A lb ert S c h e i -  
w i l e r , F rau en fe ld .

T E S S IN  : Dr. G élestin  T r e z z i n i , prof., F r ib ou rg . [G. T.]
V A U D  : M axim e R e y m o n d , arch iv iste  d’E ta t in tér ., L a u sa n n e . [M . R . 

A rnold  B o n a r d , jo u rn a lis te , L au san n e. [A . B .] — V .-H . B o u r g e o i s , 
Y verd on . — G.-A. B r i d e l , éd iteu r , L a u sa n n e . [G.-A. B.] —  A . B u r 
m e i s t e r , prof., P ayern e. [B .] — W . C a r t e r e t . [W . G.] — E u g . M o t t a z , 
d irecteu r du DHV, L au san n e. [E . M.]

V A L A I S  : Dr. Leo M e y e r , arch iv iste  ca n ton a l, S ion . [L. Mr.] —  
J .-B , B e r t r a n d , p harm acien , C hexbres. [J.-B. B .] — D ion ys I m e s c h , 
ch an o in e, S ion . [D . I . ] — E . T a m i n i ,  curé, B ex . [Ta.]

N E U C H Â T E L  : L . M o n t a n d o n , arch iv iste , N eu ch â te l. [L. M.] 
G E N È V E  : C harles R o c h , so u s-a rc h iv is te , G en ève. [C. R .] — A n 

ton y  B a b e l , Dr en so c io lo g ie . — F réd éric  B a r b e y , m in istre  de S u is se  à 
B ru x elles . [F . B .] — Edm ond B a r d e . [B e.] — L ou is B l o n d e l , c h e f du 
serv ice  m u nicip a l du V ieu x -G en ève. [L. B .] — E .-L . B u r n e t . [E .-L . B .]
— E douard C h a p u i s a t , d irecteu r du J o u rn a l de Q enève. — A lb ert C h o i s y . 
[A. Ch.] — E u g . C h o i s y , p rof. — E d . C l a p a r è d e , prof. [Ed. C.] — A ndré  
C o r b a z . — H enri D e o n n a , Dr en droit. [H. D a.] — A. D ü c k e r t . —T h éo
dore F o e x . — H . F r i d e r i c h . [H. F .]  — F réd éric G a r d y , d irecteu r de la 
Bibliothèque p ub liq ue. [F . G.] — H enri G r a n d  j e  a n . — W illiam  G u e x . —  
D avid L a s e r r e , l ie . ès  le ttr e s , L au san n e. [D. L .] — H enri L e  F o r t  , 
ju g e . [H. L .] — Dr P au l-E . M a r t i n , a rc h iv is te  d ’E ta t. [P .-E . M.] —
A. de M o n t f a u c o n . [A . de M.] — L ou is R e v e r d i n . — B. S c h a t z .

C o l l a b o r a t e u r s  g é n é r a u x .

-f* Prof. P r  Ed. B æ h l e r , p asteur , C ham pion. [E . B .] — Dr H . B æ c h t o l d .
—  S t æ u b l i , B àie . [H. B .-S t.] — Dr G. B e n z i g e r . [C. Bzr.] — R . B r a t s c h i , 
B erne. — P . S . B r e t t l e , F rib ou rg . [P. S . B .] —  P . A . B ü r g l e r , L u
cern e. [P. A. B.] — P . A than ase C o t t i e r , F rib ou rg . — Dr. Ed. F e e r  
B erlin . — P rof. Dr H an s F e h r , M uri. — P rof. Dr R . F e l l e r , B ern e .,
— C olonel F . , F e y l e r , S a in t-P rex . — P . B. F l e u r y , F rib ou rg . — 
Dr E rn st G a g l i a r d i , Z urich. — D .-L . G a l b r e a t h , B a u g y  s/C larens. 
[D .-L . G .] — Dr Frida G a l l a t i , G laris. — Dr. P . G i l l a r d o n ,  B erne. —  
M arcel G o d e t , d irecteu r de la B ib lio thèqu e n a tio n a le , B ern e . [M. G.] — 
E m ilie  G o u r d , P r eg n y . — Prof. Dr 0 .  von  G r e y e r z ,  B ern e . [0 . v . G.]
—  Dr p h il. Otto H a s s l e r , P e tit-L a n ey . [0 . H.] —  M""= J u lie  H e i e r l i . 
E rlenbach  (Zurich). — Marc H e n r i o u d , B ern e . — W . H e r z o g , L aufon.
— P . E . H o f e r , B erne. — Jean  H u r n y , prof., N eu ch â te l. [J. H.] — 
J u le s  J e a n j a q u e t , prof. N eu ch â te l. [J. J .] —  *j* Dr Gh. L a r d y ,  m i
n istre  de S u isse  à P a r is , C hâtillon  s /B ev a ix . — A lfred  L o m b a r d , 
prof., N eu ch âte l. — A. L u d i n . — K arl-J. L ü t h i , B ern e . [K .-J. L .] — 
MUe M arianne M a i l l a r t . [M. M.] — MHC M argu erite  M a i r e . — J.-J. 
M o n n i e r , p ro f., G enève. — P rof. A. N æ g e l i , T rogen . — T e ll P e r r i n , 
avoca t, La C h au x-d e-F on d s. — Dr F .-O . P e s t a l o z z i , Z ürich. — J u les  
PÉTRE M A N D , p rof., N eu ch â te l. — Dr E u g . P i t t a r d ,  prof., G enève. — 
W illiam -E . R a p p a r d , prof., G enève. — J. R e b o l d , co lon e l, B erne. — 
Dr. H ans R o t h ,  B erne. — A lfr. R u f e r , M ü n ch en b u ch see . [A . R .] — 
P rof. Dr G . S a u s e r -H a l l , C onstan tin op le. — Dr H . S c h a r d t , Z ürich.
—  Dr G ustav S c h i r m e r . Z ürich. —  E. S c h n e e b e r g e r , B ern e . —  Le 
S ecrétar ia t, N eu ch â te l. [L. S .] — K . S u l z b e r g e r , S ch affh ou se .— Prof. 
Dr H. T ü r l e r , directeu r des A rch ives féd éra les , B ern e . [H. T .] — Major 
P. de V a l l i è r b , M ont s/R o lle . — P . Ad. W a g n e r , Stans. — Dr E. 
von  W a l d k i r c h , B erne. — W . W a l d v o g e l , La N e u v ev ille . [W . W .]
— P rof. W y s s l i n g , W äd en sw il. — M. Z e l l e r , B erne. — Dr A lfred  
ZÈsiGER, B erne. [A. Z.]
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ADDENDA AU VOLUME III

É T A T S - U N I S  D ’A M É R I Q U E .  Les re la tions su i
vies de la Suisse avec les É ta ts-U n is rem o n ten t à  la 
fin du X V IIe s. A ntérieurem ent déjà, des Suisses, m ili
ta ires de carrière ou gens d ’hum eur aven tureuse, avaien t 
ém igré dans le N ouveau Monde, tels D iebold d ’E rlach  en 
1562, en F loride. D ivers sav an ts  vouaien t aussi, à  cette 
époque déjà, to u te  leur a tte n tio n  à l ’Am érique, en 
particu lier le professeur bâlois Sebastien M ünster, dont 
la Cosmographie, parue  à  Bâle en 1541, est le p re
m ier essai de vu lgarisa tion  sur le nouveau con tinen t. 
A la  fin du X V IIe s., le m ouvem ent des quakers et 
des p iétistes p rit une extension to u jo u rs  croissante ; 
ces adeptes d ’une foi nouvelle s ’é tab liren t de préfé
rence sur le te rrito ire  des É ta ts-U n is  actuels où des 
coreligionnaires de la  Suisse v in ren t les re jo indre. Cette 
prem ière ém igration  av a it un  caractère  n e ttem en t colo
n isa teu r. E n  1607 déjà, nous trouvons des Suisses parm i 
les prem iers colons é tablis à  Jam estow n . Vers 1670 un 
Suisse du nom  de C arteret, de Genève, fonde la  p re
m ière colonie suisse à  Charlestow n dans la  Caroline du 
Sud. Le 18 ao û t 1683, Georges W ertm üller, de Berne, 
débarque à  Philadelphie. Il s ’é ta it jo in t en Allemagne 
à  quelques com patrio tes qui p a rtag ea ien t ses croyances 
et fonda avec eux une colonie dans les environs de 
Ph iladelph ie .

A p a r tir  de 1690, rém ig ra tio n  vers la côte orientale 
du N ord de l ’A m érique p rit, en Suisse, des proportions 
tou jou rs plus considérables ; diverses personnalités 
s’av isèren t b ien tô t de tire r des avan tages m atériels 
de ces entreprises de colonisation. Au débu t les au to rités 
ne se m o n trè ren t pas hostiles à ce m ouvem ent. Le gou
vernem en t de Berne favorisa  m êm e Im m igration de 
nom breux  n a tio n au x  pauvres de l ’Oberland bernois 
qui fournissaient le plus fo rt contingent d ’ém igrants. 
L ’un des o rgan isateurs des colonies bernoises fu t 
F ranz-L udw ig Michel, de Berne, qui parco u ru t à  
d ifférentes reprises, dans les années 1701 à  1708, la 
Caroline du N ord. Il consigna les circonstances de son 
prem ier séjour dans le N ouveau Monde dans un  rap p o rt 
détaillé qui p o rte  la da te  du 1er décem bre 1702. Michel 
se p ro posa it de fonder une colonie suisse im p o rtan te  en 
Pensylvanie et en tra  en rap p o rts , dans ce b u t, avec 
son am i le négociant Georges R itte r, à Berne ; Michel 
réussit à  créer une société pa r actions Georges R itte r 
e t Cle à B erne, qui d evait fourn ir les fonds nécessaires 
aux  acquisitions de te rra in s . C hristophe de Graffenried 
acquit pour le com pte de cette  entreprise de grands 
te rrito ires, situés en tre  les rivières T ren t et News, et 
sur lesquels il fonda en 1710 la  ville de New-Berne. En 
récom pense des services rendus au  développem ent colo
nial, G raffenried fu t nom m é L andgrave de la Caroline. 
P lus ta rd , les colons suisses éprouvèren t de grandes 
vicissitudes et fu ren t abandonnés à  leur sort pa r leurs 
conducteurs. L ’affluence des ém igrants venus de la 
Suisse alla en décroissant avec les années. Les m esures 
sévères édictées contre im m igration p a r les au to rités 
con tribuèren t sans doute  à enrayer ce m ouvem ent. 
Même après l ’issue m alheureuse de l ’entreprise R itte r  
une certaine propagande inc ita it les Suisses à  ten te r  
la  chance dans ces régions. E n  1737 p a ru t à  Berne une 
brochure in titu lée  : N eu gefundenes E den , destinée à 
favoriser su rto u t im m igration dans la  Caroline du 
Nord e t à em pêcher la colonisation de la  Caroline du 
Sud, préconisée par la Société P u ry  et Gle de N euchâtel.

La seconde m oitié du X V II Ie s. est m arquée par 
u n  nouvel a rrê t de im m igration suisse en A m érique. 
C’é ta it l ’époque des guerres coloniales, dans lesquelles

les ra res Suisses qui s ’é ta ien t décidés à passer l ’Océan, 
se rvaien t p resque exclusivem ent dans les arm ées an 
glaises et françaises. Le m arquis de T racy, gouverneur 
français, octroya en 1668 à  quelques Fribourgeois une 
concession de terres le long du fleuve S a in t-L auren t à 
l ’E st de Québec ; cette  région p o rte  encore a u jo u rd ’hui 
le nom  de Canton des Suisses fribourgeois. Parm i les 
m ercenaires que le gouverneur de la  « Nouvelle France » 
em m ena avec lui se tro u v a ien t aussi des Suisses. En 
1719, F ranz-A nton  K arrer, de Soleure, leva pour la 
France un rég im ent suisse exclusivem ent destiné au 
service des colonies. Les soldats de K arrer se d istin 
guèren t to u t  spécialem ent dans les cam pagnes de 1734 
à  1739 en Louisiane. E n  1752, ce régim ent passa  sous 
le com m andem ent de François-Joseph de Hallw yl, qui 
co m b attit fréquem m ent les Anglais dans la guerre 
am éricaine d ite  de Sept ans (1754-1763). Le capitaine 
C harles-Frédéric de M erveilleux engagea aussi, dit-on, 
des recrues dans les années 1730 à  1740 pour le com pte 
de l ’arm ée coloniale française. Des officiers suisses 
fu ren t aussi employés dans les troupes coloniales an
glaises ; les soldats fu ren t pour la p lu p art incorporés 
dans le 62e régim ent appelé « R égim ent royal am éri
cain». Parm i les officiers au service de l ’A ngleterre se 
d istinguèren t les généraux  H aldim and, P révost, Bou
quet et Meuron. H enry  B ouquet, de Rolle (1719-1765), 
s’est illustré  dans les lu tte s  contre les Indiens. Ami 
d ’H aldim and, il fu t nom m é de bonne heure chef du 
génie du régim ent de celui-ci. Lorsque les Indiens se 
soulevèrent à l ’im proviste  en 1763, B ouquet s ’efforça 
de refouler au delà des frontières les Peaux-R ouges qui 
s’é ta ien t déjà em parés de plusieurs fo rts. Il y  p a rv in t 
grâce à la valeureuse défense du fo rt P ittsb u rg h  (au tre 
fois fo rt Du Chesne) q u ’assura it le cap itaine  Simon 
E cuyer de N euchâtel. Nom m é en 1765 gouverneur gé
néral de la  Floride, il ne jo u it pas longtem ps des lauriers 
q u ’il av a it recueillis et succom ba, en p ren an t possession 
de son nouveau poste, à  une fièvre m aligne. Le général 
H ald im and  fu t appelé par le roi à lui succéder. Lorsque 
H aldim and devint en 1770 com m andant de la place de 
New-Y ork, le poste de gouverneur de la  Floride fu t 
confié au Genevois A ugustin  P révost (1723-1786). 
P rév o st s ’est fa it connaître  p a r sa b rillan te  défense 
de S avannah . Il fu t plus ta rd  élu gouverneur de Géorgie, 
m ais diverses vicissitudes l ’em pêchèrent de rev ê tir  ces 
fonctions. Son fils, Sir Georges P révost (1767-1816), fu t 
nom m é en 1811 com m andant en chef des troupes b ri
tanniques de l ’Am érique du Nord e t gouverneur général 
du Canada. Dans la lu tte  contre les É ta ts-U n is (1812- 
1814), les deux régim ents Meuron et W attenw yl, 
sta tionnés dans le Canada, se d istinguèren t p a r ti
culièrem ent ; ils con tribuèren t pour une large p a rt 
au succès des arm es britann iques à  P la tzburg , près 
de la rivière Rouge. A lbert G allatin, de Genève (1761- 
1849) s ’est acquis d ’incontestables m érites lors de la 
conclusion de la  paix  entre l ’A ngleterre et les É ta ts-  
Unis. Après la  paix  de Versailles, en 1783, il devin t 
professeur de langues à l ’université  de H arw ard . Il 
passa ensuite en Pensylvanie où il fu t élu m em bre 
de la  Cham bre des rep résen tan ts, et, en 1801, il dev in t 
secrétaire  de la Trésorerie. G allatin  est parvenu  aux 
plus grands honneurs qui pouvaien t être  réservés à  un 
Suisse aux  É ta ts-U n is. L a précieuse activ ité  q u ’il 
déploya en faveur de l ’É ta t  am éricain est encore hono
rée a u jo u rd ’hui dans son pays d ’adoption .

Alors q u ’à  la fin du X V II Ie s., Im m igration suisse 
s ’é ta it su rto u t portée en Virginie et à  New-York, elle
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se dirigea au  X IX e s. vers l ’Ûhio, le W isconsin et les 
É ta ts  cen trau x  de l ’Ouest. Ce ne fu t q u ’au  X X e s. 
que les Suisses ém igrèren t tou jo u rs  plus nom breux  sur 
les côtes du Pacifique e t dans les É ta ts  avo isinan ts. Le 
m ouvem ent accusa de to u t  tem ps de no tab les v a ria 
tions. T andis q u ’au d éb u t du X V II Ie s., e t en l ’espace 
de peu d ’années, 15 000 Suisses av a ien t émigré dans 
l ’A m érique du  N ord, leu r nom bre descendit, au cours 
de ce siècle, à  quelque m ille seulem ent. Au com m ence
m en t du X I X e s., on consta te  une recrudescence du 
m ouvem ent d ’ém igration . A ux agricu lteurs se jo ign i
re n t alors de nom breux  a rtisan s e t ouvriers. Beaucoup 
d ’en tre  eux ne s ’é tab liren t pas d ’une façon durable 
au x  É ta ts-U n is  e t rev in ren t au  b o u t de quelques années 
dans leur p a trie  avec les économies q u ’ils av a ien t am as
sées ; ce fu t n o tam m en t le cas des Tessinois e t des 
resso rtissan ts des cantons p rim itifs . Vers 1850 ré m ig ra 
tio n  p rit soudain  des p roportions q u ’elle n ’a v a it jam ais 
eues ju sq u ’alors. On estim ait à 5000 pa r an  le nom bre 
des Suisses qui trav e rsa ien t l ’Océan. Cet afflux dim inua 
cep en d an t à la  su ite  de la  grande crise économ ique qui 
sév it en A m érique entre 1860 et 1870. C’est l ’épo
que où fu ren t fondées p a r to u t aux  É ta ts-U n is  des 
sociétés de secours, don t 12 ex isten t encore au jo u rd ’hui. 
L ’A ssociation suisse de l ’A m érique du  N ord, fondée en 
1865, em brasse au jo u rd ’hu i 8500 m em bres rép artis  en 
92 sections. A p a r tir  de 1880, le nom bre des ém igrants 
suisses augm en ta  n o tab lem en t e t cet accroissem ent pe r
sista  ju sq u ’à la guerre  m ondiale. Les sta tis tiq u es offi
cielles accusent u n  nom bre d ’environ 3000 ém igran ts par 
an , auxquels il fa u t a jo u te r ceux qui ne figurent pas 
sur les docum ents officiels et qui s ’élèvent sans doute 
à un  m illier p a r an. Les deux tiers de ces ém igrants sont 
devenus citoyens am éricains. Les plus fo rts contingents 
p ro v iennen t des can tons de Berne, Zurich, Tessin, 
Sain t-G all e t Bàie-Ville. Tessin et Bàie-Ville fournissent 
les chiffres les plus élevés en proportion  de leur popu
la tion . Les É ta ts  où les Suisses se ren d en t de préférence 
son t ceux de Nevv-York, de W isconsin, d ’Ohio, et 
d ’Ulinois, du  Texas, de Californie e t d ’Orégon. Les 
Tessinois et les resso rtissan ts de la Suisse cen trale  
ém igrent p lu tô t vers l ’Ouest. De 1820 à 1925 les s ta tis 
tiques officielles donnen t les chiffres su ivan ts :

1820-1830 = 3 000
1831-1840 = 5 000
•1841-1850 = 5 000
1851-1860 25 000
1861-1870 = 23 000
1871-1880 - = 28 000
1881-1890 = 82 000
1891-1900 = 33 000
1901-1910 == 35 000
1911-1920 = 32 000
1921-1925 = 17 000
1820-1925 = 288 000

Des 59 000 Suisses qui on t ém igré de 1900 à 1910, 
le 60 % est allé résider aux  É ta ts-U n is . A l ’heure ac
tuelle, on com pte aux  É ta ts-U n is  environ 70 000 Suisses 
ay a n t conservé leu r n a tio n a lité . Les É ta ts-U n is  on t été 
au  cours des siècles le b u t préféré de rém ig ra tio n  suisse. 
Depuis 1922, le nom bre des Suisses adm is à p re n 
dre domicile aux  É ta ts-U n is  est réglé pa r les lois ; il 
ne doit pas dépasser le chiffre de 2081 pa r an.

T andis que les prem ières ém igrations é ta ien t dictées 
pa r des raisons d 'o rd re  religieux et po litique, celles 
qui se p rodu isiren t dès le débu t du X I X e s. son t exclu
sivem ent provoquées p a r des raisons économ iques. 
Jad is  les ém igran ts se rec ru ta ien t pour la  p lu p a rt dans 
les classes indigentes ; au jo u rd ’hui, on p eu t affirmer 
q u ’une p roportion  n o tab le  est fournie pa r les classes 
m oyennes, en pa rticu lie r p a r celles du cpm m erce. Parm i 
les ém igrants des X I X e et X X e s. se tro u v en t nom bre 
de personnalités qui on t fa it honneur à leur p a trie  
d ’adop tion  comme à leur pays d ’origine. Au service de 
l ’É ta t  se son t distingués les m inistres Jo h n  K asson et 
M .-J. Cram er. N om breux son t les Suisses qui on t fa it 
p a rtie  du Congrès. P arm i les sav an ts , nous devons nom 
m er a v an t tous au tres les na tu ra lis te s  Louis Agassiz, 
de M otier (Vully) (1807-1873) et son fils A lexandre

(1835-1910) qui co m pten t parm i les lum ières de l ’un i
versité  d ’Harvvard ; Adolf Bandelier, de Berne (1840- 
1914) s ’est particu lièrem en t consacré à  l ’é tude  des h a 
b ita n ts  p rim itifs de la côte du Pacifique, tan d is  q u ’A lbert 
G atschet, de Cerlier (1832-1907), est considéré au 
jo u rd ’hui encore comm e le plus p a rfa it connaisseur 
des langues des Indiens. Dans le dom aine des m a th é 
m atiques e t des sciences techniques, la Suisse a fourni 
aux  É ta ts-U n is  des hom m es de h a u te  va leur ; les 
Suisses se son t n o tam m en t illustrés au  cours des années 
passées dans le relevé to p o g raph ique  des côtes, 
n o tam m en t F erd in an d -R u d o lf E asier, d ’A arau , F ra n 
çois de Pourta lès e t A rnold G uyot, tous deux de N eu
châtel. Agassiz, Pourta lès, E asier, G uyot, G atschet, le 
chim iste E rn i firent p a rtie  du Sm ithsonian Institu te. 
P arm i les a rtis te s , les pein tres de p o rtra its  F ra n k  Buchser, 
de Soleure, A dolphe Müller, d ’E o sp en th a l, e t A uguste 
Benziger, d ’Einsiedeln, peign iren t un  g rand  nom bre de 
personnalités connues du N ouveau Monde. Dans le 
dom aine de la m usique, les Zuricois R . Ganz et F . E eg a r 
se son t acquis une grande renom m ée. L a théologie 
p ro tes tan te  a été de to u t  tem ps rep résen tée  aux  É ta ts -  
Unis pa r des hom m es de m érite. Il suffit de rappeler le 
p a steu r suisse qui exerçait déjà  son m inistère à  New- 
Oxford (Mass.) en 1698, ainsi que le théologien bernois 
Sam uel Güldin qui, banni de son pays pour avoir 
favorisé le m ouvem ent p ié tiste  en Suisse, v in t à  P h ila 
delphie en 1710. Il tro u v a , en 1734, un  successeur en la 
personne du Zuricois M oritz Götschi qui se donna comm e 
tâch e  principale d ’organiser l ’église allem ande réfo r
mée en Pensy lvan ie . Au nom bre des ecclésiastiques 
réform és qui ém igrèrent plus ta rd  en Pensylvanie, 
citons en prem ière ligne Michael S ch latter, de Saint- 
Gall, et Philippe Schaff, de Coire. Le prem ier s ’é ta b lit 
en 1746 à  Ph iladelphie et eu t le  m érite  de grouper les 
diverses com m unautés religieuses réform ées allem andes 
du Nord de l ’A m érique. Le second enseigna dès 1844 
au  sém inaire de théologie de l ’église réform ée allem ande 
de M ercersburg ; il créa en 1848 le Deutscher K irchen
freund, organe mis au  service des in té rê ts  des églises 
allem andes de l ’A m érique. E n  1863, Schaff v in t à 
New-Y ork où il s ’adonna à  des recherches scientifiques. 
Les tendances u n ita ires qui se m an ifes tèren t en A m é
rique à  l ’époque contem poraine  e t qui v isa ien t à 
l ’union des églises chrétiennes ren co n trèren t en Suisse 
une vive ap p ro b atio n . Du côté catholique, il y a  lieu 
de m entionner les évêques M artin  M art y et O tto 
Z arde tti, à  D akota, les archevêques M artin  E enn i 
e t Sébastien Messmer, à M ilwaukee, e t V incent W ehrle, 
à  B ism ark (D ako ta  du Nord) ; ils ren d iren t de grands 
services à  la  cause catholique dans ces divers É ta ts . 
Le père Anderledi, qui fu t plus ta rd  général des jésu i
tes, déploya une grande activ ité  m issionnaire à  Green 
Bay, au bord  du lac M ichigan. Les m oines bénédictins 
firent preuve de beaucoup de zèle comm e pionniers d e là  
cu ltu re . Ils fondèren t des é tablissem ents à  S t. M einrad 
(Ind iana) (1853), à  New Subiaco (A rkansas) (1878), 
à  St. Joseph  près Covington (1903), à  Ste M ary près 
R ichard ton  (1899), à Conception (Missouri) (1872), à 
M ount Angel (A rkansas) (1885). Les q u a tre  prem iers 
de ces couvents sont des colonies d ’Einsiedeln, les deux 
derniers d ’Engelberg. De tous tem ps les m issionnaires 
catholiques suisses se son t appliqués avec prédilection  
à la conversion des Indiens. On connaît le dévouem ent 
des pères jésu ites Jo h an n  B apst, M. Galland et E. Perrig , 
du m oine bénédictin  C hrysostom s Foffa et du capucin 
Antoine-M arie C achet. Le Père B onaventure  Frei eu t le 
g rand  m érite  d ’in s titu e r en 1857 une province de l ’ordre 
des capucins dans l ’A m érique du Nord.

P en d an t la  guerre  de la R évolution  am éricaine (1812- 
1814), lors de la guerre contre le M exique (1846-1848), 
ainsi que dans la guerre de Sécession (1861-1865), de 
nom breux  Suisses s ’engagèrent dans l ’arm ée am éricaine. 
Dans cette  dernière cam pagne n o tam m ent, p lusieurs se 
v iren t co n tra in ts  pa r les difficultés des tem ps à  q u itte r  
leur profession pour em brasser le m étier des arm es ; la 
p lu p art co m b a ttiren t dans le cam p unioniste . Seul le 
général Félix Zollikofer, de A ltenklingen (1812-1862), 
é ta it rev ê tu  d ’un  grade supérieur dans l ’arm ée confé
dérée. Ses troupes fu ren t b a ttu e s  à Camp W ildcat, K y .,
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com m e aussi à  Mill Springs. H.-M. Naegeli (1813-1886) 
p rit p a r t  comme jeune officier à  l 'expéd ition  du Mexi
que ; dans la  guerre de Sécession, il a tte ig n it le grade de 
général. On connaît bien m ieux les in fortunes diverses 
du  général John-A uguste  S u tte r, de R ünenberg , Bâle- 
Cam pagne (1803-1880), qui av a it été le plus gros p ro 
p rié ta ire  foncier de la  Californie. T ô t après son arrivée 
en Californie, il su t conquérir à un  si h a u t degré les 
sym path ies des Indiens que le gouvernem ent m exicain 
le nom m ait, en 1839 déjà, gouverneur m ilitaire  et com 
m issaire pour les Indiens de cette  région. S u tte r 
in sta lla  sa résidence à Sacram ento  où il fonda la colonie 
de New Helvetia. Lorsque éclata  la guerre  en tre  les 
É ta ts-U n is e t le Mexique, S u tte r  se rangea du côté de 
l ’U nion qui le confirm a dans ses fonctions. L orsqu’on 
1848 l ’Am éricain M arshall eu t découvert sur les terra ins 
a p p a rte n a n t à  S u tte r  des filons d ’or considérables, ses 
propriétés fu ren t soudain envahies p a r une telle  masse 
d ’aven tu rie rs é trangers que S u tte r  se tro u v a  to ta lem en t 
im pu issan t à  s ’opposer à  leurs agissem ents. Il en
gagea un  long procès contre le gouvernem ent de 
W ashington qui paraissait ne pas lui avoir assuré to u te  
la p ro tec tion  désirable et te n ta  de re n tre r  en possession 
de ses p ropriétés, m ais en vain . D ans la guerre de Sé
cession, le général Charles G ratio t, de L ausanne, jo u a  
un  rôle de prem ier plan  comme chef du corps des 
ingénieurs de l ’arm ée fédérale. G ratio t constru isit la 
célèbre forteresse de Monroe dans la Baie de Chesapeake. 
Un frère de ce général, le colonel H enry  G ratio t, jo u is
sa it d ’une grande considération  parm i les Indiens. Il 
av a it collaboré à  la conclusion des tra ité s  du 27 ju ille t 
1829 avec les Chippewas, les O ttaw as et les Po to-W ato- 
mies. Des compagnies suisses com m andées pa r des 
officiers suisses servaien t dans le 1er rég im ent de cara 
biniers, dans le 9 e rég im ent de New -Y ork, dans le régi
m en t G aribaldi. Le 9 e régim ent de N ew -Y ork é ta it 
m êm e com m andé pa r un  colonel suisse, J.-A . Mösch. 
Il tro u v a  une m ort héroïque à W ilderness en m ai 1864. 
P lusieurs Suisses servaien t isolém ent dans les L afayette  
Guards, dans le rég im ent S teuben et dans le 103e ré 
g im ent d ’in fan terie . Parm i lès officiers suisses se tro u 
va ien t les colonels B rodbeck, Jo h n  K oppinger, J . 
B luntschli, E dw in Frey , les frères A m m ann. Em ile Frey, 
qui fu t plus ta rd  m in istre  de Suisse à  W ashington et 
conseiller fédéral, av a it pris p a r t  comme jeune officier 
à  cette  cam pagne ; il a  consigné ses souvenirs dans un 
b re f m ém oire. Parm i les troupes am éricaines qui p riren t 
p a r t à  la  guerre  m ondiale se tro u v a ien t un  nom bre assez 
considérable de Suisses qui avaien t répondu à l ’appel de 
leur p a trie  adoptive . Il y  a lieu de m entionner encore 
le nom  du m ajo r Jo h n  André, de Genève, que W as
h ing ton  fit pendre  comm e espion le 20 octobre 1780 et 
auquel les Anglais on t élevé un  m onum ent dans l ’a b 
baye de W estm inster en raison des valeureux  services 
q u ’il ren d it comm e officier lu tta n t  sous le pavillon b ri
tann ique .

Les colonies suisses les plus im p o rtan tes so n t les 
su ivan tes : [G° =  County, Comté.]

_ A lbam a : Geneva, Geneva C° ; Cullm an, Cullm an C° ; 
Newberne, H ale C°. —  A rizona : H elvetia . —  A rkansas  : 
W aldenburg  ; P okahontas, R andolph  C°. —  Californie : 
S u tte r  ; Lucerne Valley ; Berne ; Geneva. — Caroline 
du Nord : Usee ; Swiss ; R idgew ay, W arren  C° ; 
Ashville, B uncom be C° ; N ew bern, Craven C° ; Basil ; 
P urisburg . —  Caroline du S u d  : Sw itzerland ; Sw itzer. 
—  Colorado : Lucerne. —  Dakota : Seelisberg, Spink C°. 
—• Delavare : W in te rth o u r. —  Floride : Sw itzerland ; 
Monticello, Jefferson C° ; Lucerne P a rk  ; In terlachen , 
P u tm an  C°. —  Geòrgie : New Sw itzerland, H abersham  
C° ; Stuckey, M ontgom ay C° ; Berner ; Geneva. —  
Idaho : Bern ; B urgdorf. — Illinois : Eberle, Effing
ham  C° ; H ighland, M adison C° ; Newbern, Je rsey  C° ; 
Lake Zürich ; Vevey P a rk  ; Geneva, K ane C°. —  
Indiana : Vevay, Sw itzerland C° ; Tell City, P e rry  C° ; 
E insiedeln, P e rry  C° ; Switz Guy, Greene C° ; Brem en, 
M arshall G° ; Berne, Adam s C° ; N ew bern, B artho lo
mew C° ; Swiss City ; Lucerne ; Geneva, Adam s C°. — 
Iotva : Luzerne, • B enton C° ; Newbern, M arion C° ; 
Zwingle, D ubuque C° ; Geneva. —  K ansas : New Basel, 
Dickinson C° ; Entreprise, Dickinson C° ; Newbern,

D ickinson C° ; Zurich, Rooks C° ; Lucerne ; B ern. — 
K entucky : Sw itzer ; B ernstad t, Laurel C° ; W hite Lily, 
L aurel C° ; P ine Hill, R ockastle C° ; G rünheim , L in 
coln C° ; Lucerne ; New Berne ; E as t B ern stad t ; 
L angnau . —  Massachusetts : In terlak en . —  M ichigan : 
Berne, H uron C° ; Luzerne, Oscoda C° ; In terlochen . — 
M innesota : Berne, Dodge C° ; H elvetia, Carver C°. —  
M ississip i : Lucern. — M issouri : New Engel berg, 
Nodow ay C° ; Goppeln, S t. Charles C° ; Swiss, Gasco
nade C° ; Ozark ; Lucerne ; G allatin , Daviess C°. — 
M ontana : Lucerne ; Zurich ; W allis ; Gallatin, G alla
tin  C°. —  Nebraska : Zurich, H all C° ; Griitli, P la tte  C° ; 
Geneva, Fillm ore C° ; S teinauer, Paw nee C°. — New- 
York  : Berne, A lbany C° ; Zurich, W ayne C° ; Luzerne, 
W arren  C° ; East-B erne, A lbany C° ; W est-Berne ; 
South-B erne ; In terlochen  ; G allatin ville ; Geneva, On
tario  C° ; Sw itzer Hill, M ontgom ery C° ; A lpina. — 
Ohio : Sw itzer, Monroe C° ; Basil, Fairfield  C° ; Tell 
C ottage, H am ilton  C° ; Berne, Noble C° ; Geneva, 
A shtabula  C° ; N orth  Berne ; Lucerne ; M arietta, W as
h ing ton  C°. —  Oregon : Swisshome ; Cedar Mill W as
hington C° ; Engelberg, Marion C°. —  Pensylvanie : 
W allis R un  ; H elvetia  ; Biehl, U nion C° ; Brunnerville, 
L ancaster C° ; Benziger, E lk C° ; Berne, Berks C° ; 
Geneva, Crawford C° ; B aum gartner, L ancaster C° ; 
Luzerne, Luzerne C° ; Tell, H u n ting ton  C° ; Stauffer, 
W estm oreland C° ; Brodbecks, Y ork C° ; E berly ’s Mill, 
C um berland C° ; Swiss Vale, Allegheny C° ; Lucerne- 
m ines ; Bern ville ; G allatin. — South-D akota: Lucerne.
— Tennessee : W arburg , Morgan C° ; W inchester, F ra n 
klin C° ; Griitli, G rundy C° ; Sou th  P ittsb u rg h , Marion 
C° ; Newbern, Dyer C° ; Gallatin, Sum m er C°. —  Texas : 
New Baden, R obertson C° ; Swiss Colony Seguin, Gua
dalupe C° ; Swiss Alp, F ay e tte  C° ; Cheesland, Angelina 
C° ; Seguin, G uadalupe C° ; Neuville ; W allis ; W allis ville ; 
G allatin . —: Vermont : W allispond. —  Virginie : New
bern  Pulaski C°. —  W ashington  : Lucerne. —  West- 
Virginia  : H elvetia, R andolph C° ; Alpina, R a n 
dolph C° ; K endalia, K anaw ha C° ; New St. Gallen. 
W ebster C° ; C otton Hill, F a y e tte  C° ; Swiss ; Switzer.
—  Wisconsin : New Glarus, Green C° ; New Elm , 
W innebage C° ; In terlaken , Price C° ; Burlchardt, 
Sain t Croix ; H elvetia, W aupaca C° ; Monroe ; M onti
cello ; Swiss ; Geneva Lake, W alw orth  C°. —  W yom ing : 
Lucerne.

La p lu p art de ces établissem ents ex isten t encore 
au jo u rd ’hui. Il s ’agit en m ajeure  partie  de pe tites  
localités habitées par une population  d ’agricu lteurs. 
Le nom  rappelle  généralem ent les fondateurs, su rto u t 
des Suisses allem ands qui ém igrèrent dans les années 
1840 à 1860 et qui em m enèrent avec eux des gens de 
leur localité. Dans les É ta ts  de l ’Ouest, dans le W is
consin et le M inesota ces « fondateurs de villes » se sont 
voués à la fabrication  du from age qui d ev in t une des 
industries principales de ces régions. Les Suisses jouè
ren t aussi un  rôle en vue dans l ’industrie  de la soie qui 
ava it son siège dans les É ta ts  de l ’E st e t dont, les débuts 
rem o n ten t à  1850. Certaines localités on t em prunté 
leur nom  à des personnalités historiques.

Sur l ’in itia tiv e  d ’une entreprise vaudoise, à la tê te  
de laquelle se tro u v aien t les frères Jean -Jacques et 
Daniel Dufour, un  certain  nom bre de vignerons v a n 
ti ois se ren d iren t dans l ’In d ian a  pour se vouer à  la 
cu ltu re  de la vigne. Une m ention  spéciale doit être 
accordée à l ’établissem ent New H elvetia  fondé au 
bord de la rivière Usage dans l ’É ta t  de Missouri, par 
des Suisses. Fondée en 1844, cette  colonie d isparu t tô t 
après.

D 'in tenses re la tions commerciales ne s ’é tab liren t avec 
les É ta ts-U n is que vers le m ilieu du siècle passé. Au 
X V II Ie et au com m encem ent du X IX e s., les fabriques 
suisses d ’indiennes liv ra ien t leurs produits dans les 
É ta ts  du Sud, dont la Suisse recevait en échange du 
tab ac . Vers 1850, alors que les É ta ts  européens s ’orien
ta ie n t tou jours davan tage  vers une politique p ro tec
tionniste , l ’A m érique dem eura p en d an t de longues an 
nées un  des p rincipaux clients de nos articles d ’ex p o rta 
tion. E n 1913, l’exporta tion  suisse aux É ta ts-U n is a 
constitué à peu près le dixièm e de nos exporta tions 
to ta les. A ctuellem ent la  valeur m oyenne de nos im por-
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tâ tio n s  p ro v en an t des É ta ts-U n is  s ’élève à près de 
200 m illions ; les a rtic les p rin c ip au x  so n t les céréales, 
le coton b ru t, les substances chim iques et le cuivre b ru t. 
P a rm i les ob jets m anu fac tu rés  les véhicules accusen t les 
chiffres les plus élevés. N o tre  e x p o rta tio n  a tte in t  le 
chiffre d ’environ 200 m illions de francs ; les deux tiers 
des exp o rta tio n s to ta les se ré p a rtis se n t en tre  les b ro 
deries, les soieries, le from age e t l ’horlogerie.

Les te n ta tiv e s  d ’au tonom ie des colonies anglaises de 
l ’A m érique fu ren t suivies avec un  v if in té rê t p a r la 
Suisse à l ’époque des guerres d ’indépendance. C har
les P ic te t de R ochem ont, pour ne  citer que le plus 
illu stre , p ub lia  en 1795 un  ouvrage exp licatif in titu lé  
Tableau de la situation actuelle des É ta ts-U n is d 'A m é
rique qui fu t  rem arq u é  en Suisse. A u p a rav an t déjà, 
l ’exem ple de l ’A m érique a v a it exercé une influence 
m arquée  sur l ’in su rrection  de C henaux et l ’affaire de 
S tä fa . L a C onstitu tion  am éricaine en particu lier suscita it 
l ’a tte n tio n  générale. Jean -Jacq u es  C art qui, en sa q u a 
lité  de m em bre du Conseil lég islatif exerça une influence 
considérable su r la C onstitu tion  helvétique, av a it vécu 
à  B oston d u ra n t les années 1769 à 1773 et 1794 à  1798. 
P e n d a n t son séjour aux  É ta ts-U n is , il s’é ta it v ivem ent 
in téressé aux  questions politiques discutées dans le pays 
qui lui do n n a it asile et é ta it devenu un  p a rtisan  en th o u 
siaste  de l ’o rganisation  po litique de l ’A m érique du N ord. 
L ’A cte de m éd ia tion  a  subi aussi l ’influence am éricaine. 
Le professeur T roxler, de Lucerne, e t Jam es Fazy , de 
Genève, co n trib u èren t à  in tro d u ire  dans la  C onstitu tion  
de 1848 le systèm e am éricain. La Suisse en tra  assez 
ta rd  en re la tions po litiques é tro ites avec les É ta ts -  
U nis. Le 8 m ai 1847, le Consul A. Cazenove conclut 
avec le secrétaire  d ’É ta t  Jam es B uchanan  le prem ier 
t r a ité  su isse-am éricain qui rég lem en tait l 'acqu isition , et 
le t ra n s fe r t  de la  p roprié té  foncière dans les deux É ta ts . 
Le 28 novem bre 1850 fu t  conclu le t r a i té  d ’établisse
m en t qui est encore en v igueur à  l ’heure actuelle . Pour 
p ro u v er en quelle h a u te  estim e la Suisse est ten u e  pa r 
les É ta ts-U n is , il suffit de rappeler q u ’à  p lusieurs re 
prises le gouvernem ent am éricain  a recouru , dans des 
conflits in te rn a tio n au x , à l ’a rb itrag e  du Conseil féd éra l. 
(Affaires de l ’A labam a 1872 ; de B altim ore 1894 ; de 
Delago a  190U.) Au surp lus, dans les questions de po li
tiq u e  in te rn a tio n ale , la  Suisse e t les É ta ts-U n is  on t 
suivi so uven t la  m êm e ligne de conduite . Celle-ci répond 
essentiellem ent au  sen tim en t populaire  des deux pays, 
hostile  à  to u te  im m ix tion  dans les affaires de l ’é tranger. 
C’est sans dou te  la ra ison pour laquelle  l ’A m érique et la 
Suisse se son t rapprochées au cours de la guerre 
m ondiale. Les É ta ts-U n is  firen t preuve d ’une com 
préhension  to u te  particu lière  pour la situ a tio n  difficile 
de la Suisse ; ils se so n t acquis n o tre  reconnaissance en 
assu m an t n o tre  rav ita illem en t en blé qui é ta it  to u t  
spécia lem ent m enacé. E n été 1917, une m ission écono
m ique, composée de MM. Jo h n  Syz, de Zurich, p résiden t 
du  Comité de l ’U nion suisse du  Com merce e t de l ’In d u s
tr ie , W illiam  R ap p ard , de Genève, ancien professeur 
à  l ’u n iversité  d ’H arw ard , e t du lieu tenan t-co lonel 
W . S tam pili, de B erne, re çu t pour m an d a t de renseigner 
l ’opinion publique am éricaine su r les questions économ i
ques qui s’ag ita ien t en Suisse. Les É ta ts-U n is  accor
dè ren t un  secours, don t une m édaille de H ans Frei ra p 
pelle le souvenir (1918). L a Suisse doit aussi un hom 
m age de g ra titu d e  à la  m ém oire du p résiden t W il
son, aux  efforts duquel on doit en grande p a rtie  le 
choix de Genève comm e siège de la Société des N ations. 
M entionnons enfin les réunions am icales suisses-am éri- 
caines qui se tie n n e n t chaque année à Zurich et qui 
te n d e n t à  resserrer les liens en tre  les deux R épubliques 
sœ urs.

L a Suisse est rep résen tée  aux É ta ts-U n is  pa r des 
consuls depuis 1822 ; c’est en cette  année que fu ren t 
créés les consulats suisses de N ew -Y ork et de W ashing
to n . A u jo u rd ’hu i, il existe  des consulats suisses à 
Chicago (1864), C incinnati (1864), D enver (1896), Los 
Angeles (1923), N ouvelle Orléans (1829), New-Yorlc 
(1822), P h iladelph ie  (1841), P o rtlan d  (1885), San 
Francisco  (1850), Sain t-L ouis (1851), Sea ttle  (1913), 
M anille (1862). Les consulats de C harleston (1856- 
1911), de D é tro it (1850-1864), de G alveston (1846-

1922), H igh land  (1856-1863), K noxville (1869-1898), 
de Louisville (1845-1908), de M adison (1842-1845), de 
Sain t P au l (1889-1922), de Savannah  (1841-1842), de 
Tacom a (1913-1916) on t été  supprim és. E n  1882 une 
L égation  suisse fu t créée à  W ash ing ton . Voici les nom s 
des rep ré sen tan ts  d ip lom atiques de la  Suisse :
1868-1881 H itz, Jo h n , consul général honoraire et

agen t po litique.
1882-1888 F rey , Em ile, envoyé ex trao rd in a ire  et m i

n istre  p lén ipo ten tia ire .
1888-1893 de C laparède, Alfred, env. ex tr. et m in. pl. 
1894-1902 P ioda, G iov .-B attista , ju n ., env. ex tr. et

m in. pl.
1902-1904 du M artheray , Fernand , env. ex tr. et m in. pl.
1904-1909 Vogel, Leo, env. ex tr. e t m in. pl.
1909-1917 R itte r , Pau l, env. ex tr. e t m in. pl.
1917-1919 Sulzer, H ans, env. ex tr. et m in. pl.
1919- P e ter, Marc, env. ex tr. e t m in. pl.

L ’A m érique e n tre tien t des consulats en Suisse depuis
1830, à  Zurich (1843), à L ucerne (1902), à Bàie (1830), à 
B erne (1898), à  Genève (1859), à L ausanne (1916). Les 
consulats d ’Â arau, de L a C haux-de-Fonds, de H orgen, 
de Lugano, d ’O lten, de R orschach, de Saint-G all, de 
Schaffhouse, de W in te rth o u r et de V evey on t été sup 
prim és. Depuis 1853 le gouvernem ent de W ashington 
possède à  Berne une rep résen ta tio n  d ip lom atique a y a n t 
à  sa tê te  un  m in istre  résiden t. Depuis 1890 la légation  
est confiée à un  m in istre  p lén ipo ten tia ire . Ju s q u ’en 1853 
le consul am éricain  de Bale é ta it chargé de la gestion 
des affaires auprès du Conseil fédéral. Voici les nom s 
de ces rep ré sen tan ts  diplom atiques :
1853-1861 Fay , Théodore-S., m in istre  résiden t. 
1861-1865 Fogg, George-G., m in . rés.
1865-1869 H arring ton , George, m in . rés.
1869-1877 R ublee, H orace, m in . ré’s.
1877-1881 Fisch, Nicolas, chargé d ’affaires.
1881-1882 Cram er, M ichael-J., chargé d ’affaires.
1882-1885 Le mêm e, m in istre  résiden t e t consul général. 
1885-1889 W inchester, B oyd, m in. rés. e t cons. gén.
1889-1890 W ashburn , Jo h n , m in. rés. et cons. gén.
1890-1893 Le m êm e, env. ex tr. et m in. pl.
1893-1893 Cheney, Person-C., env. ex tr. et m in. pl. 
1893-1895 B roadhead, Jam es-O ., env. ex tr. e t m in . pl.
1896-1897 Peak , John-L ., env. ex tr. et m in . pl.
1897-1901 L eishm ann, Jo h n , G.-A., env. ex tr. et m in. pl. 
1901-1903 H ardy , A rthur-S ., env. ex tr. e t m in. pl.
1903-1905 H ill, D avid-Jay n e , env. ex tr. et m in. pl.
1905-1910 Clay, B ru tu s-J ., env. ex tr. et m in . pl.
1910-1911 Swenson, L aurits-S ., env. ex tr. et m in. pl.
1911-1913 B outell, H enry-S ., env. ex tr. et m in. pl. 
1913-1919 Stow all, P leasan t-A ., env. ex tr. et m in. pl.
1920-1921 G ary, H am pson, env. ex tr. et m in. pl.
1921-1924 Grew, Joseph-C lark , env. ex tr. et m in. pl. 
1924- Gibson, H ugh-S., env. ex tr. et m in. pl.
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Am erican Colonies I, I I , W ashington 1920 et 1925. — 
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sche Ausw anderung nach N ord-Am erika  (avec b iblio
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É ta ts-U nis . —  P e rre t D ufour : The Sw iss Settlement o f 
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E R N  I. Page 10, C. Canton des Grisons, ligne 3, lire : 
le roi F erdinand I  au lieu de Frédéric  I I I .

E S T I E N N E .  Page 31, col. 1, ligne 10, lire : E n  1550 
au lieu de 1539. —  Ligne 17, lire : d istincte  de celle de 
son père e t non de son frère. —  Col. 2, ligne 3, lire : à 
M ontpellier p u is à Lyon.

F A H L W E I D .  Page 49, lire : Fahlw eid, A n n a  au 
lieu de : Aline.

F A L C K .  Page 53, col. 1, ligne 19, lire : Arm oiries : 
de gueules à la pointe de flèche d ’a rgen t au lieu de : 
d ’azur à la  m arque de m aison.

F A N K H A U S E R .  Page 56, lire Fankhauser au  lieu 
de F an  (c) k(h)user.

F E L L E N  B E R G .  Page 80, col. 2, avan t-dern ière  
ligne, lire : l ’école p rim aire  de 1835 au lieu de 1833.

F E L L E R .  Page 81, col. 2, ligne 2, lire : B leiken au 
lieu de R eilten.

F E R R I E R .  Page 95, col. 2, ligne 14, signature, lire : 
J .-P .  F . au  lieu de W . F.

F E Y G A U X .  Page 100, ligne 2, lire : bourgeoise de 
Sorvilier au  lieu de M alleray.

F I D È L E .  Page 102, ligne 8, lire : Grégoire X V ,  
du nonce Alexandre Scoppi, au  lieu de : P au l V. — 
Ligne 17, lire : le soulèvem ent du 19  avril 1622.

F I M B E R .  Page 106, col. 2, avan t-dern ière  ligne, 
lire O. Stolz.

F I T Z  G E R A L D .  Page 117, ligne 1, lire * 1765.
F L O R I N .  Page 122, col. 2, I I I .  B ranche de T avetsch , 

ligne 2, lire : D isentis 1600 et 1613.
F O L L E N .  Page 133, col. 2, ligne 21 depuis la  fin, 

lire : A r m i n  au  lieu de A rnim .
F O L L E T Ê T E .  Page 134, ligne 3, lire 1912 au 

lieu  de 1902.
F O N J A L L A Z .  Page 135, ligne 3 depuis la  fin, lire : 

A rth u r, * 1875.
F O R N  É SY.  Page 148, ligne 6, lire : général R am pon .
F R A N C I L L O N .  Page 179, ligne 9, lire : 5. René, 

1874.
F R A N Ç O I S .  Page 184, col. 2. C. Canton de Vaud, 

ligne 2, lire : f  1800 au  lieu, de * 1800.
F R A U B R U N N E N .  Page 191, col. 2, ligne 29, lire : 

23 novembre 1797 au  lieu de : en sep tem bre...
F R A U E N  ( D E R ) .  Page 192, ligne 16, lire : député à 

la  D iète 1366 au  lieu de 1368 .—  Ligne 20 depuis la  fin, 
lire  1398 au lieu de 1394.

F R E I .  Page 200, ligne 15 depuis le bas, lire : 15 ju in  
au lieu de : 31 m ai. —  Page 203, n° 21, lire : Johannes, 
1600-1669.

F R I B O U R G .  Page 216, col. 1, ligne 32 depuis le bas, 
lire : P ip inensis, au lieu de P im pinensis. — Page 218, 
col. 2, ligne 8, lire : passa  aux  fils du roi défun t. — 
Page 220, col. 2, ligne 34, lire : 1516 au lieu de 1515. — 
Page 222, col. 1, ligne 36, lire : père au  lieu de : frère. — 
Col. 2, ligne 4, supprim er : P ierre Falck, l ’hom m e d ’É- 
t a t  de s guerres d ’Italie . —  Ligne 35, supprim er : et 
B e rn e .

F R I C K .  P age 265, col. 2. E . Canton de Zurich, 
ligne 14, lire : 1645 et 1646.

F R O B E N .  Page 276, n° 3, lire : Am brosius, 1537- 
1602 ; n° 5, lire : E m anuel, 1640-1675.

F R O  I DE V I LLE.  Page 279, lire : D. Échallens.
F R Ü N D T .  Page 283, ligne 3, lire : 1605, doyen 1610.
F U C H S .  Page 286. H . Canton du Valais, a v a n t-  

dernière ligne, lire : chanoine de Sion 1573.
F U E N T E S .  Page 286, col. 2, lignes 3 et 4, lire: 

gouverneur des Pays-B as 1594-1596, de Milan 1601- 
1610.

F U E T E R .  Page 286, col. 2, ligne 15 depuis le bas, 
lire .1709-1729.

F Ü G L I S L O ,  v o n . Page 287, ligne 4, lire : Loch au 
lieu de Loch.

F Ü S S L I .  Page 295, col. 2, ligne 22 depuis le. bas, 
lire : 1837-1849. —  Page  296, légende du p o rtra it, 
lire g ravure  provenant d ’Augsbourg  au lieu d ’Aug. 
Vind.

G A B R I E L .  Page 297, col. 2, ligne 8 depuis le bas, 
ire : Luwis au  lieu de Ruwis.

G A F F I N E N .  Page 303, col. 1, ligne 6, lire : en 1475 
au lieu de 1477.

G A I L L E .  Page 307, col. 1, ligne 3, lire : Schm id t et 
non Schm ied.

G A M M A .  Page 316, co l.2, A. Canton d ’Uri, ligne 8 
depuis la  fin, lire : lan dam m ann  1915-1920.

G A N Z .  Page 321, col. 1, ligne 28, lire : 1867- 
1868.

G A S T E R .  Page 331, col. 2, ligne 3, lire : en 1230.
G A T T I .  Page 333. C. Canton du Tessin, Armoiries, 

lire : au chat au  lieu de ra t.
G E N O U D .  Page 387 e t G E R M O N D .  Page 396. 

In te rv e rtir  les p o rtra its , les légendes dem euran t à la 
place où elles se tro u v en t.

G É R O N D E .  Page 397, col. 2, ligne 13, lire : 1652 au 
lieu de 1662.

G E R S T E R .  Page 399. B. Canton de Berne, ligne 9, 
lire : Ludwig, * 1848.

G IM EL.  Page 417, lire : D. Aubonne.
G I O V A N O L I .  Page 422, col. 2, ligne 5, lire : f  1795 

à TVTnrspil 1 p
G I R ,  G Y R .  Page 423, ligne 2, lire : 1504.
G L A R D O N .  Page 437, n" 4, ligne 23 depuis la fin, 

lire : 1861-1866.
G L A T T F E L D E R .  Page 462, avan t-dern ière  ligne, 

lire : 1450.
G L U R I N G E N .  Page 467, col. 2, ligne 7 depuis la fin, 

lire  : canoniste au lieu de chanoine.
G M Ü R .  Page 470, col. 2, ligne 10, lire : 1855.
G Œ G G .  Page 475, nom  et légende, lire : Marie, 

Goegg au lieu de Gœgg et de Gögg.
G ( E S C H E N E N .  Page 479, col. 2, ligne 7 depuis le 

bas, lire : X I I I e s. au lieu de I X e s.
G R A N D ,  Page 518, légende du p o rtra it, supprim er : 

d ’H auteville.
G U  ICC I A R D I . Page 697, ligne 6 depuis la  fin, lire : 

en 1805.
G U N T L I N .  Page 708, ligne 4, lire : 1672-1673 au 

lieu de 1616-7372.
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D H V

Dierauer

DSC

FA
FG

Gfr.
GHS

GL
GLS

GS

D ictionn aire h istoriq u e, géo
graphique et sta tis tiq u e  du 
can ton  de V aud.

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

D ok .W aldm an n  =  D ok u m en te  zur Gesch.
des B ürgerm eisters H ans 
W ald m an n  ; ligg . v on  Ga
gliardi.

D ictionn aire suisse des con
tem p ora ins.

Fribourg artistiqu e.
Freiburger G eschich tsb lätter.

F örstem an n  =  A ltd eu tsches N am en bu ch  
Bd. I (2. A ufl.), I I  (3. A ufl.).

F R B  =  F on tes rerum  B ernensium .
Gal. N o t. gén . =  Galiffc, N otices  gén éa lo 

giques.
Galifîe m ns. =  M anuscrits Galifl'e aux A rch . 

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

D er G eschichtsfreund. 
G enealogisches H andbuch  zur  

Sch w eizergesch ich te.
G azette de L ausanne. 
G eographisches L ex ik on  der 

Schw eiz.
Grem aud =  D ocu m en ts re la tifs  à  l ’h istoire  

du V alais.
Galerie S uisse. B iographies na

tion a le s  par S ecrétan. 
H e lv etia  ; illu str . M onats

schrift, h gg . v . R . W eber.
H eyer =  L ’église de G enève.
H B L S =  H istorisch -biograp hisches L ex 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 .

R eich esb erg  H andw örterb u ch  
der Schw eiz. V olk sw irtsch aft. 

Journal de G enève. 
Jahresbericht der h istorisch -  

antiquar. Ges. v on  Grau
b ün d en .

JH V G  =  Jahrbuch  des his tor. Vereins 
des K an t. Glarus. 

Jah resbericht d. n aturf. Ges.
Graubünden.

Jahrbuch des S. A. C.
Jahrbuch  für S c h w e iz .  Ge

sch ich te.
Jahresbericht der Schweiz. Ges.

für U rgesch ichte. 
Jah rzeitb uch .
K ath ol. K irch en zeitu ng der 

Schw eiz. 
K on versationslex ik on . 
K orresp ond en zb latt für sch w ei

zer A erzte.
ICath. S chw eizer B lätter.
Leu, Schw eizer. L exikon  1747- 

1765.
H olzh alb , Suppl. zu  Leu. 
M onum ents de l ’H ist. de N eu 

ch âtel.
MAGZ =  M itteilungen  der antiq u ar. Ge

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

Soc. d ’h ist. e t d ’archéol. de 
G enève.

M D R  =  M émoires e t  d ocu m en ts de la  Soc.
d ’h ist. de la  S uisse rom ande.

M DS =  M émoires e t  d ocum ents de la 
Soc. savo isien n e d ’h istoire et  
d ’archéologie.

H

I ls  t.

H SV SV  :

JG
JH G G

JN G G

JSAC
JSG

JS G U

JZB
KK Z

KL
K SA

K SB
LL

L L H
M atile

! Mei er B iogr. =  J . H . Meier : B iographien  
berühm ter Schw eizer.

MF =  M émorial de Fribourg.
MGS =  M anuel généalog. pour servir à

l ’h isto ire de la  Suisse.
MGAB =  M itteilungen d . G esellschaft für 

vaterl. A ltertü m er in  B asel.
MHGB =  M itteilungen der h istorischen  

und antiquar. G esellschaft in

M H K  =  M itteilungen  der Schweiz. Ge
se llsch a ft für E rh altu n g  his- 
tor. K unstdenkm äler.

M H N  =  M usée H is tor. de N eu ch âte l et 
V alangin .

MH VS =  M itteilungen  des h istor.V ereins  
des K an t. Sch w yz.

M H V Sol. =  M itteilungen  des h istor.
V ereins des K an t. S olothurn .

MIG == M émoires de l ’In stitu t n ation al 
gen evois.

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

G enevois et des V audois.
Ms. H ist. =  Arch. d ’É ta t  G enève, M anus

crits h istoriques.
MVG =  M itteilungen  zur vaterlän d .

G eschichte ; ligg. v o m  histor. 
V erein in  S t. Gallen.

N bl. =  N eu jahrsb la tt.
N S W  =  N eu es S oloth . W och en b latt.
N W T  =  N eues W interthurer T agb la tt.
N ZZ =  N eu e Zürcher Z eitung.
OB G =  K ind ler von  ICnobloch : Ober

b adisch es G eschlechterbuch .
O echsli =  Gesch. der Sch w eiz im  X IX .

Jahrhundert.
OG =  O bw aldner G eschichtsb lätter.
PC =  Arch. d ’É ta t  G enève, Procès

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

historiques.
PIC =  Piccard, R épertoire de nom s

de fam illes aux A rchives can
ton ales vau doises.

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

PS =  Patr ie Suisse.
Pup. Th. =  Pupilcofer, G eschichte des

Thurgaus.
QSG =  Quellen zur S chw eiz. G eschichte.
Q SR G  =  Quellen und A bhandlungen  zur 

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

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

R F V  =  R épertoire des fam illes v a u 
doises qualifiées, 1000-1800, 
L ausanne 1883.

R G V  =  R ecueil de généalogies v a u 
doises.

R H E  =  R evue d’histoire ecclésiastiq u e  
suisse.

R H V  =  R evue h istorique vau doise.
R ivoire b ib l. =  B ibliographie h istorique  

de G enève au  X V I I I e s.
RMS =  R evue m ilita ire suisse.
RS =  Le R am eau de Sapin.
R SN  =  R evu e suisse de num ism atiqu e.
S A V  =  S chw eiz. A rchiv fürV ollcskunde.
SB =  S chw eiz. B au zeitun g.
SBB =  S am m lg. bernischer B iogra-

SGB =  S chw eiz. G eschlechterbuch.
SG V  =  S chriften  der Schweiz. G esell

sch a ft für V olkskunde.
S I =  S chw eiz. Id iotik on .
SK L  =  S chw eiz. K ün stler-L exik on . —

D ictionnaire des artistes

SL =  S chw eiz. L ehrerzeitung.
SM =  S chw eiz. M usik-Zeitung.
SN G  =  S ch w e iz , N aturf. G esellschaft.
SPZ  =  S ch w eiz, p ädagogische Zeit

schrift.
S S R  =  S am m lu ng S c h w e iz .  R e c h t s 

q u e l l e n .
S S t G =  S chw eiz. S tud ien  zur Ge

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

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

Gesch. des B en ed ik tin er-
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 chw eiz. th eo log isch e Z eit
schrift.

SV  =  S chw eiz. V olk sk u n de ; K orres
p on d en zb latt der Schweiz. 
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 och en b la tt.
SZG =  S chw eiz. Z eitschrift für Ge

m ein n ü tzigk eit.
SZGL =  S ch w eizerisches Z eitgenossen-  

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

seliseli, des K an t. Aargau.
T B  =  T hurgauische B eiträge zur v a 

terländ. G eschichte.
T D  =  Arch. d ’É ta t  G enève, T itres et

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 illat =  M onum ents de l ’É vêché de 

B àie.
T U  =  T hurgauisches U rkun d en b uch .
Tur. I =  Turicensia 1891.
Tur. II =  N o v a  T uricensia  1911.
U A  =  U rkundenbuch  der S ta d t Aarau.
U B  =  U rkun d en b uch  der S ta d t B asel.
U B er. =  U rkun d en b uch  des S tiftes  B e

rom ünster.
U rkundenbuch  U nterw ald en . 
U rk un d en sam m lu ng zur Ge

sch ich te  des K an t. Glarus. 
U rkundenbuch  der L an d sch aft

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

ton  Schaffhausen .
U S tG  =  U rkundenbuch  der A btei S t.

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

L an d sch aft Zürich.
V SN G  — V erh an dl. der S c h w e iz .  N a tu r -  

forsch en d en  G ese llsch aft.
W B =  W ap penb u ch  der S ta d t B asel.
W L =  W issen  u. Leben.
ZGO =  Zeitschrift für die 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 

l e r i e .

ZSK  =  Z eitschrift für sc liw . K irchen
gesch ichte .

ZSR  =  Zeitschrift für schw eizer. R ech t.
ZSSt. =  Z eitschrift für Schweiz. S ta t is 

tik .
ZStB =  Zürcher Steuerbücher.
ZT =  Zürcher T aschenbuch .
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 tralb latt d. Z oflngervereins.

U B U
U G

U L B  =
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S U I T E

ERARD ERR

E R A R D ,  P . P a c i f i q u e , m oine à  Bellelay, originaire 
de la Chaux-des-B reuleux, t  7 ao û t 1754 . Il fit les plans 
de l ’église de Bellelay, don t il dirigea la construction  
17 1 0 , et du nouveau couvent 1 7 2 8 -1 7 3 6 . _—  P .-T ho- 
m a s - A q u in ,  de P o rren tru y , * 1 er avril 1 7 2 7 , f  16 m ars 
1 7 8 4 , chanoine à  Bellelay, t  curé des Genevez. —  S é b a s 
t i e n , * 5 avril 17 5 2 , t  5 ao û t 1831 . Ingénieur-m éca
nicien, descendant d 'u n  Français réfugié après la révo
cation de l ’É d it de N antes, se ren d it en F rance. Fac
teu r d ’instrum en ts de m usique (piano et harpe). — 
F  .-X A V IE R , principal du collège de Delém ont 1824- 
18 2 5 , curé de Saint-B rais. t  1852 . —  Voir M ülinen : 
Rauracia sacra. — Saucv : Hist, de l'abbaye de Bellelay. 
— A S J .  [G. A.]

E R A S M E ,  D e s id e r iu s , D id ier . H um aniste  * à  
R otte rdam  en 1 4 6 7 , en tra  
en 1486  au couvent des 
augustins à  E m m aus près 
de Gonda et v in t é tudier 
en 1496  à  l ’université  de 
Paris. Il vécu t dans la 
su ite  ta n tô t  en A ngleterre, 
ta n tô t  en France et se 
ren d it en Italie  en 1 5 0 6 . 
A T urin , il ob tin t le t itre  
de docteur en théologie et 
à Rom e le pape le délia 
de ses vœ ux. L ’avènem ent 
d 'H enri V III  (1509) l ’enga
gea à re to u rn er en Angle
te rre . A cette  époque p a ru t 
à  Paris la prem ière édition 
de 1 'Éloge de la Folie (E n 
comium M ariae) . En 1516, 
Erasm e en tra , en qualité 

D idier E rasm e. D'après un por- de conseiller royal, au ser- 
trait à l'hu ile de H an s H olbein  le  vice du fu tu r em pereur 
jeu n e , gravé par C ornelius Ko- Charles-Quint. Il fit en 
n in g  vers le m ilieu  du X \ II« s. 1513 un  court séjour à Bâle

où il conféra avec l'im p ri
m eur Frohen au su je t de l’im pression de son édition 
du N ouveau T estam en t et des œuvres de sa in t Jérôm e, 
père de l ’Église ; puis il rev in t s ’é tab lir défin itive
m en t dans cette  ville en 1521 et en tra  en relations 
suivies avec les A m erbach, avec B eatus R henanus, Gla- 
rean , Myconius et su rto u t avec l'im prim eur Jean  Froben 
qui av a it déjà im prim é une nouvelle édition de VÉloge 
de la Folie et les Colloquia fam iliaria. A dversaire de la 
R éform ation, Erasm e q u itta  Bâle après le triom phe de 
la nouvelle confession en 1529  et v in t à  Fribourg-en- 
Brisgau, a y an t l ’in ten tion  de se rendre  dans le Bra-

DHBS III —  1

b au t où l ’appelait la régente des Pays-Bas. Il rev in t 
toutefo is à Bàie où Jérôm e Froben im prim ait précisé
m en t son Ecclésiaste. C’est en cette  ville q u ’il m ourut en 
été 1536, des suites d ’une crise de g o u tte , et fu t enterré 
dans la cathédrale. — Voir A D B . — W. Köhler : Desi
derius Erasm us. — R ud. S tähelin  : Erasm us Stellung zur 
Reformation. —  Max R ichter : D. È. und seine Stellung  
zu Luther. — Opus epistolarum Des. Erasm i Roterodami, 
éd. P . S. A llen. —  Briefe an Des. E rasm us, pubi, pa r 
J . F örstem ann et 0 .  G ünther. [C. Ro.]

E R A S T U S  (all. L ü b e r ), T h o m a s , théologien et. 
m édecin, * 1523 ou 1524 à Baden (Argovie), médecin du 
prince électeur du P a la tin a! ; adversaire de Paracelse, 
puis professeur d 'é th ique  à Bâle. A uteur d 'u n  ouvrage 
sur la m agie et la sorcellerie, f  1583. — Voir A D B . — 
Athenae Rauricae. —  Thom m en : Gesch. der Univer
sität Basel, p. 280. — A rg . X II , 69. — M erz: W appen
buch v. Baden  404. — Bähler dans B T  1924,46. [C. Ro.]

E R A T H - T I S S O T ,  A d è le , * 1859 à G rancy (Vaud). 
Fem m e de le ttres sous le pseudonym e de Th. Darei, 
au teu r entre  au tres de : Le Peuple roi, 1904 ; La dernière 
Vestale, tragédie en 5 actes et en vers représentée au 
th éâ tre  de Genève en 1908. — DSC. [C. R.]

E R B .  Fam illes des cantons de Bâle-Cam pagne, Berne, 
Saint-G all, Schwyz, Solente, Uri et Zurich. Du prénom  
Arbeo, Erbo (hoir, héritier) dès le V I I I e s. (Förste
m ann  I, 142).

A. C a n to n  d e  B â le -C a m p a g n e .  Fam ille m ention
née à Orm alingen au  X V e s. déjà et ex is tan t encore 
actuellem ent dans ce village, ainsi q u 'à  R ickenbach et 
R otenfluh. —  Voir U LB. — Socin : M hd. N am en
buch. [O. G.]

B. C a n to n  d e  B e r n e .  Fam ille bourgeoise de Thoune. 
— 1. J o h a n n , 1635-1701, é tud ia  la théologie à Berne 
et en A ngleterre, devint en 1667 p asteu r à Grindel- 
wald. où il se d istingua en 1669 pendant l’épidémie de 
peste pa r son dévouem ent et son activ ité  ; p asteu r 
à C herbourg 1670. Il publia des livres d ’édification et 
posséda une riche b ibliothèque. La bibliothèque de 
la ville de Thoune, qu 'il essaya de fonder, ne v it le 
jo u r q u ’à la fin du X V II Ie s. — S B B  V. — 2. J o h a n n - 
U l r i c h ,  * 1768, président, de la m unicipalité  de Thoune 
1799, du G rand Conseil 1814, préfet 1823. —  3. J o h a n n - 
U l r i c h , 1790-1860, fils du n° 2, com m erçant, colonel 
fédéral. [E . B .]

G. C a n to n  d e  S a in t -G a l l .  Nom de famille de Saint- 
Gall, très répandu  autrefo is dans le Toggenbourg. — 
H e i n r i c h , bourgeois de Saint-G all en 1302 ; J æ c k e l  en 
1364. — U BStG . —  V adian : Chronik f. — I. von Arx : 
Gesch. St. Gallen I I I .  — L L H . — F rid o lin ,  de Büts- 
wil, t  1749, souleva la prem ière fois les Toggenbourgeois
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en 1735 contre  leu r seigneur sp irituel e t ses fonc tion 
naires, q uo iqu’il fû t lui-m êm e m em bre catholique du 
Conseil du Toggenbourg. É lu ban n ere t, il se créa dans 
les basses couches de la p opu lation  de sa vallée, un  
p a r ti avec lequel il terro risa  d u ra n t des années le Con
seil et le tr ib u n a l du pays, suscita  des prises d ’arm es 
e t l ’a ssassina t des chefs du  p a r ti  adverse , b rav a  la  ju s 
tice  et m êm e les m enaces de Zurich et de Berne ju sq u ’à 
ce q u ’enfin, en 1743, les hom m es in tluen ts du pays en
tie r, catholiques e t p ro tes ta n ts , eu ren t réussi à le faire 
condam ner. — I. von A rx : Gesch. v. S t. Gallen I I I ,  535.
—  N aef : C hronik , p . 909. [Bt.]

D. C a n to n  de S c h w y z . Vieille fam ille bourgeoise, é ta 
blie au trefo is à  l ’A ltv iertel e t au 
Nid w asserviertel. —  J a k o b , f  1444 
à S a in t-Jacques sur la Birse. — 
A p o l l i n a r i s , t  1515 à  M arig n an .— 
Arm oiries : de sable à  tro is colombes 
d ’a rg en t disposées en pairie . [II. D.]

E . C an to n  de S o leu re . Fam ille 
reçue à la bourgeoisie le 23 ju in  1694 
avec J o h a n n -M e l c i i io r , charpen tie r 
et a rp en teu r, de N iedergösgen. Son 
fils L u d w i g , 1689-1776, e t son p e tit-  

fils U r s - J a k o b , * 1741, fu ren t a rp en teu rs  du gouver
nem en t. —  U r S -F r a n z - J o s e p h , frère du précédent, 
* 12 novem bre 1742, profès sous le nom  de frère 
Ignatius  au  couven t de M ariastein en 1766, prieur 
et curé de R ohr-B reitenbach  1780-1789. [J. K.]

F . C a û to n  d’U ri . I. Fam ille  é te in te , établie  à 
S ch a ttd o rf au  X IV e s. —  I I . Fam ille é te in te  d ’A ltdorf, 
originaire p ro b ab lem en t de Schwyz. —  1. H e i n r i c h , 
cap itaine, reçu t le d ro it de bourgeoisie en 1499 ; dé
légué auprès de l ’em pereur M axim ilian 1508, au  tra ité  
de p a ix  à  D ijon 1513, à  la Diète de L ucerne 1514, ca
p ita ine  des U ranais dans l ’expéd ition  de Pav ie  1512, 
l ’u n  de ceux qui poussèren t au dém an tè lem en t du 
ch âteau  de Lugano 1517, plus ta rd  cap itaine  en F rance.
—  2. R o m a n , fils du n° 1, cap itaine  en France 1537, bailli 
du  F re iam t 1553, possesseur de la seigneurie de G rü
nenste in  1556 ; il épousa a v a n t 1562 une fille d ’Ulrich- 
Ph ilipp  von H ohensax et de la com tesse A nna de Hohen- 
zollern. —  3. H a n s - H e i n r i c h , fils du n° 2, du Conseil, 
cap itaine  en F rance, t  1612. —  La fam ille s’é teignit 
avec R om an I I  en 1681. — Voir les obifilaires d ’A lt
dorf, Ingenbohl e t S ch attdo rf. — A rchives paroissiales 
d ’A ltdorf. —  Chronique de Diebold Schilling. —  JSG  
I I I ,  70. —  A S I, I I I ,  V. —  Gfr. X X II , p . 265. —  L L .
— N bl. von Uri 1909, p. 71 ; 1910, p . 31, 6 9 ; 1913, 
p. 43. —  Z S K  IV , p . 280. [Jos. M ü l l e r ,  A.]

G. C a n to n  d e  Z u r ic h .—  I. Ancienne fam ille d ’Ober- 
w in te rth u r e t de W iesendangen, m entionnée à  Hegi 
dès 1429 e t actuellem ent répandue dans la contrée. —
II . Vieille fam ille de la  Com. de R heinau , a tte s tée  dès 
1478. —  Urbar des Klosters Rheinau. —  [ J .  F r i c k . ]  —
1. A n n a - R e g u l a , née Boiler, * 1836, à  H orben-Illnau , 
paysanne  e t tisseuse de soie. Elle p ub lia  en 1897 un 
p e tit  volum e de poésies : Von Gott zu Gott, f  5 février 
1902. — B rüm m er : Lexikon. —  2. A u g u s t , * 1862 à 
R heinau , in s titu te u r  p rim aire, puis réd ac teu r à  Zurich, 
Soleure e t Berne où il fit p a rtie  du Conseil de ville ; 
D r phil., a u te u r  de : Das Kloster R heinau und die Reform a
tion. t  1920. — Berner Tagblatt 1920, n° 357. —  Neue 
Zürcher Nachrichten, n° 228. [L. F o r r e r . ]

E R B A R  ( E H R B A R ) .  Fam ille d ’Appenzell R .-E ., 
d ’U rnäsch. —  J o h a n n e s , du Conseil 1759. — J o
h a n n e s , du Conseil 1762-1785. —  J o s e p h , du Conseil 
1772-1779. —  Voir L L H .  [R . S ch .-B .]

E R C H  E M B O L O  I N G E N .  V o ir  E h r e n b o l g e n .
E R C H I N G E N .  V o ir F r a u e n f e l d .
E R D E  (C. Valais, D. e t Com. C onthey. V. D GS). 

H am eau  m entionné dès le X I I e s., qui form a, avec Davon 
e t Prem ploz, la  m ajorie  de Haillon ju sq u ’en 1446. Il a 
donné son nom  à une fam ille noble, p robab lem en t une 
branche  cade tte  des vidom nes de C onthey, é te in te  au  
X IV e s. —  G rem aud I-V . — R am eau : m ns. [Ta.]

E R E M B R E C H T ,  abbé de Pfäfers, cité dans le 
diplôm e du 9 février 950 pa r lequel ü th o n  I er confirm ait 
à  Pfäfers son im m unité  et le d ro it d ’élire son abbé libre
m en t. — L L . —  M on. Germ. Dipl. I, p . 202. [J. M.]

R u in es du château  cVErguel vers 1840. D’après u ne lithograph ie  
de J.-F . W agn er.

donnée p a r les H elvètes, serait le eremus Helvetiorum. 
Comme il est vraisem blable que les H elvètes, lo rsq u ’ils 
duren t q u itte r  cette  région sous la pression des Germ ains 
pour se rendre  en Suisse, d év astèren t certaines parties 
du pays, on p u t parle r d ’un  désert helvétique. Il est 
aussi question d ’un désert des Bolens, qui fu ren t un 
tem ps les voisins de l ’E st des H elvètes. [ T a t a m n o f f . ]

E R E N B O L G E N .  Voir E h r e n b o l g e n .
E R G A T E N ,  E R G E T E N .  Voir Æ g e r t e n .
E R G E N Z A C H .  Nom  allem and d ’ARCONCiEL. Voir 

ce nom .
E R G I S C H  (C. Valais, 0 .  Loèche. V. D G S). Com. et 

paroisse com prenant le ham eau de Tum inen. E n 1203, 
Communitas, M ons de Argessa. P lusieurs des h a b ita n ts  
d ’Ergisch é ta ien t des censitaires de l ’évêque de Sion en 
1267. La dim e a p p arten a it au  X V e s. à  la  fam ille F e r
rini, qui la v en d it alors à différentes personnes. La com 
m une rach e ta  les dîmes en 1578 e t 1579. La prem ière 
corporation  de paysans date  du 20 ju in  1497 ; elle fu t 
renouvelée le 15 ju in  1519. La confrérie d ’E rgisch est

E R E M I T A R U M  C Œ N O B I U M  IN H E L V E -  
T I I S ,  E R E M U S  D I V A E  V I R G I N  IS.  Voir E i n s i e -
DF.LN.

E R E M U S  H E L V E T I O R U M  (DÉSERT HELVÉ
TIQUE). Le géographe P to lém ée d it dans son ouvrage, 
livre I I ,  ch. 11, que le désert des H elvètes s ’é ten d ait du 
pays des Ituerges, des V angiones e t des K a ritn i aux  
m ontagnes de Souabe. Cette m ention  confirm e ce que 
disait T acite  dans sa Germania, ch. 28, que les H elvètes 
résidaien t p rim itivem en t au  delà du R hin, en tre  cette  
rivière, le D anube, le M ain et la fo rêt hercynienne 
(Forêt-N oire). Ainsi la région com prenan t la p a rtie  Nord 
du pays de Bade ju sq u ’aux  sources du  D anube, aban-
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m entionnée on 1555, cello du S a in t-E sp rit en 1435. Une 
chapelle ex is ta it en 1548. R a ttach é  au  sp irituel à  Tour- 
tem agne dès 1663, E rgisch dev in t un rec to ra t en 1798 
e t une paroisse en 1860, détachée de T ourtem agne en 
1861. Une nouvelle église a été bâ tie  en 1890. Popu
lation : 1798, 202 h ab . ; 1920, 244. —  Arch. d ’Ergisch et 
de T ourtem agne. [6. Mr.]

E R G O L T I N G E N  (C. Schaffhouse). Moulin à l'en 
trée  de la vallée du m êm e nom  près de N eunkirch, a u 
trefois pe tite  localité don t l ’avouerie passa à Aller
heiligen en 1469 et 1474. —  US. — Riieger : Chronik. 
— W ildberger : Gesch. von Neunkirch. [H . W e r n e r . ]  

E R G O L Z  (C. Bàie-Cam pagne. V. D GS),-Principal 
cours d ’eau de Bàie-Cam pagne. A nciennem ent Er- 
gentze, Erchenzé, Ergeitze, Ërgeitzenbach. Il se rvait en 
partie  de frontière  au lan d g rav ia t du Sisgau (en tre  le 
Rhin et le V iolenbach, et de R oten Hub ju sq u 'à  la 
Schafm att). E n 1363, Liestal o b tin t de l ’évêque de 
Bâle le d ro it de pêche entre  l ’église de Lausen e t le pont 
de Füllinsdorf et plus ta rd  depuis là ju sq u ’au Rhin. 
L ’octroi, prélevé sur le pon t de l ’Ergolz à A ugst, fu t

acheté  pa r la ville de Bâle le 31 m ars 1457 et le 8 février 
1556. — Voir V L B . —  UB. —  Merz : B urgen des 
Sisgaas I I .  —  B ruckner : M erkw ürdigkeiten der Land
schaft Basel. — Gauss : Die Landgrafschaft S isgau, dans 
B Z  14. [O tto  G ass.]

E R G U E L  (C. Berne, D. C ourtelary, Com. Sonviher. 
V. D G S). C hateau  dont les ruines se dressent su r un 
con trefort de la M ontagne de l ’Envers, au Sud de S a iu t
im i er et de Sonvilier. Ses origines sont incertaines (voir 
E r g u e l ,  P a y s  d ’) .  L ’évêque de Bàie, H enri d ’Isny, 
l ’ag rand it et le fortifia, m ais les Bernois l'incendièrent, en 
1386, lors de leur guerre avec Jean  de Vienne. A p a rtir  
du X V e s., le château  p e rd it de son im portance parce 
que le rep résen tan t de l ’évêque dans la seigneurie d ’E r
guel, le m aire de Bienne, résidait en cette  ville. Des p ro 
je ts de restau ra tio n  en 1617 furen t abandonnés, et ce 
château  dev in t le repaire de pillards suédois d u ran t la 
guerre de T ren te  ans. A p a r tir  de 1750, on renonce à 
to u t en tre tien  des b â tim en ts. Le dom aine afférent est, 
en 1767, donné en fief pa r le prince-évêque à la com 
m une de La Ferrière. E n 1847, il est acqu it p a r  la com 
m une de Sonvilier. 11 ne subsiste  plus a u jo u rd 'h u i du 
château  que les soubassem ents et une to u r, fo rtem en t 
ébréchée. — Morel : Abrégé de l ’hist. et de la stat. du 
ci-devant Évêché cle Bâle. — Quiquerez : Le château 
d’Erguel, dans A S J  1867. — A. D aucourt : Les châ
teaux de VÉvêché de Bàie. — H. Jo lia t : Hist, du château 
d’Erguel, dans A S J  1915. [H. J.]

E R G U E L  ou A R G U E L .  Fam ille noble de l ’ancien 
évêché de Bâle m entionnée aux X I I e et X I I I e s. On

suppose q u ’elle v enait de Franche-C om té où s’élève, 
près de Besançon, un château  d ’Argue!. Elle exerça 

l ’avouerie de la vallée de la Suze et 
posséda la seigneurie d ’Erguel. Les 
Armoiries : de sable à  2 pals d ’or à 
la face b rochante  d ’argen t chargée 
en cœ ur d ’une étoile de gueules, de
v in ren t celles du  pays d ’Erguel. — 
1. H e n r i c u s , 1178 . —  2 . O t h o n , 
chevalier 1264. — 3 . J e a n , à  Bâle 
en 1286 , prend  p a r t  aux  querelles du 
clan du Perroquet (ou Psitlacien) avec 
celui de l ’Étoile (ou Stellifère). —  4, 

5 et 6. H e n r i , R ic h a r d  et S im o n , chanoines de Saint- 
Im ier en 12 9 2 . —  Trouillat. —  A. D aucourt : Diet, 
hist, des paroisses de l’ancien Évêché de Bâle, a r t .  Son
vilier. [H. J.]

E R G U E L  ( P A Y S  D ’) (C. Berne, D. C ourtelary. 
V. D G S  sous S a i n t - I m ie r ). Nom du vallon de S a lu t
im i er à  l ’époque où il fo rm ait une seigneurie de l ’évêché 
de Bâle. Cette dénom ination lui v in t des nobles d ’E r

guel ou Arguel qui gouvernèrent la contrée au m oyen 
âge. Arm oiries : celles de la fam ille d ’Erguel. On a trouvé 
dans la  région des traces de refuges préhistoriques à  
P éry  e t à R om ont, et des m onnaies rom aines à  Sonceboz 
et à S ain t-Im ier. Il n ’est pas certain  que les soubasse
m ents du donjon d ’Erguel soient d ’origine rom aine et 
qu 'en  ce lieu il y a it eu une vigie, mais l’inscrip tion  de 
P ierre-P ertu is m ontre  q u ’au I I e s. ap. J.-C . une voie 
rom aine, a llan t de Petinesca à  A ugusta R auricorum , 
re liait les vallées de la Suze et de la Birse. Au débu t du 
m oyen âge, la contrée p o rta it le nom  de Suzinqau . Les 
évêques de Bâle reçuren t du roi Rodolphe I I I  de Bour
gogne une no tab le  partie  de l 'E rguel. Le reste  devait 
être  entre  les m ains des comtes de N euchâtel, mais 
comme plusieurs m em bres de cette  fam ille parv in ren t 
au trône épiscopal de Bâle, on suppose q u ’ils tran sfé 
rè ren t à  leur église leurs droits de souveraineté sur le 
pays d ’Erguel. La collégiale de Saint-Im ier ava it de g ran 
des propriétés dont les sires d ’Erguel é ta ien t les avoués. 
L ’un  de ceux-ci, Rodolphe, résigna ses fonctions en 1264 
et céda ses biens en E rguel aux  évêques de Bàie, qui, 
to u t en p laçan t un  officier au château , chargèrent le 
m aire de Bienne d ’adm in istrer le pays. Bienne d é tin t 
dans la suite le d ro it de bannière dans le B as-Erguel, et 
acquit en 1395 ce m êm e droit sur le H au t-E rguel, que 
possédait a u p arav an t La Neuveville. E n  1335, Bienne 
fit un tra ité  de combourgeoisie avec le chap itre  de 
Sain t-Im ier, ce qui lui perm it, dans la  suite, d 'in te rv e 
nir dans tou tes les questions, civiles et ecclésiastiques, 
qui ag itèren t l ’Erguel. E n 1475, des contingents ergué-
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listes p a rtic ip è ren t au x  guerres de Bourgogne avec les 
Biennois. Lors de l ’in tro d u c tio n  de la R éform e, 1530, 
les Biennois saccagèren t la  collégiale de Sa in t-Im ier, et 
je tè re n t au  v en t les ossem ents du sa in t. Pour dé tacher 
Î'E rguel de Bienne, l’évêque Christophe de B larer é tab lit 
dans le pays un  tr ib u n a l d ’appel et in sta lla  un  bailli à 
C ourtelary  en 1606. De 1635 à 1639, le pays eu t à souf
frir des incursions des belligéran ts de la guerre  de 
T ren te  ans. Les troubles de 1730-1740 eu ren t leur 
répercussion en E rguel. Le pays p ro te s ta  contre les 
em piètem ents de Bienne e t les nouvelles ordonnances 
du  prince. Après la répression des P e tig n a ts, l ’évêque 
Jean-C onrad  de Bei nach  règia  la question  de I’E rguel 
p a r la  déclara tion  souveraine de 1742, qui restre ign it 
les anciennes franchises.

La seigneurie d ’E rguel com prenait 21 villages ; au 
X V I I I e s., elle é ta it  divisée en h u it paroisses ou m airies, 
a y a n t chacune une justice  locale : Sa in t-Im ier, Courte- 
la ry , C orgém ont, T ram elan , Péry , Vauffelin, Sonceboz 
et Perles. Au sp irituel, I’Erguel fit p a rtie  ju sq u ’à la 
R éform e du diocèse de L ausanne. Les évêques de Bâle, 
souverains tem porels de la vallée, n ’av a ien t, sous leur 
obédience spirituelle , que le chap itre  de Sain t-Im ier à 
cause de son ancienne filiation avec le m onastère  de 
M ontier-G randvai. Après la  Réform e, Bienne groupa 
les pasteu rs  en une classe qui désignait un  doyen et 
ten a it un  synode deux fois l ’an . L ’évêque de Bâle, 
comm e héritier du chap itre  de Sa in t-Im ier, conserva le 
droit de collation e t de n o m ination  des pasteu rs . D u ran t 
la R évolution  française, le prince-évêque de Roggen- 
bach in s titu a , après sa fu ite , un  Conseil de régence pour 
I'E rguel (1792-1798). Le pays fu t  constam m ent agité et 
dans une s itu a tio n  im précise. E n  1793, une assem blée 
législative du pays d ’E rguel te n ta  m êm e de proclam er 
la répub lique. Sous le régim e français (1798-1814), 
I'E rguel fo rm a le can ton  de C ourtelary , à l ’exception des 
localités au Sud de Sonceboz qui firent p a rtie  de celui de 
Bienne. Bailliage bernois ju sq u ’en 1830, la vallée de la 
Suze d ev in t alors le d is tric t de C ourtelary . A l ’ancien 
nom  d ’E rguel se su b stitu e  celui de Vallon de Sain t- 
Im ier. E n  1851, occupation  m ilitaire  du  pays à  la suite 
de l ’expulsion du m édecin Basevvitz, réfugié politique 
a llem and, trè s  populaire dans le vallon . Celui-ci est 
desservi p a r une voie ferrée depuis 1874. L ’horlogerie s ’y 
est im p lan tée  depuis le m ilieu du X V II Ie s. A v an t la 
R évolution , il y  av a it dans I’Erguel des forges e t fonde
ries im p o rtan te s  ; l ’industrie  de la dentelle y  é ta it très 
rép an d u e . —  Voir T rou illat. —  P . César : Notice sur le 
P ays d’Erguel. —  A. Quiquerez : Institu tions de Vévêché 
de Bâle. —  S. B rah ier : L ’organisation... du Jura  bernois.
—  C. Bloesch : Gesch. v. B iel. [H. J.]

E R H A R D T ,  E H R H A R D T ,  Fam ille des cantons
de F ribourg , Soleure e t Zurich.

A. C a n to n  d e  F r ib o u r g .  E r h a r t .  Fam ille fribour- 
geoise, originaire de Genève. Arm oiries : de... à tro is 
fleurs de lys de... accom pagnées en chef d ’une rose de..., 
au  chef abaissé, échiqueté de... e t de... —  1. A m e  Y, 
reçu dans la  bourgeoisie de Fribourg  a v a n t 1575 .—  2. 
U l r i c h ,  du Conseil des Deux-Cents 1594, des Soixante 
1614, conseiller 1616, bourgm estre 1622, a rtis te  sculp teur, 
t  23 m ars 1648. —  3. L o u is , * vers 1572, t  20 nov. 1630. 
Jésu ite  1590, p rê tre  1601, recteu r du collège de F ri
bourg, fonda une bourse de 4000 livres pour des é tu 
d ian ts nécessiteux, légua 18 000 fi. au collège de F ri
bourg . —  A rch. d ’É ta t  F rib o u rg : D aguet : Génial. ; 
Collée. G rem aud, n° 28, p. 151. — de V evey : Les anciens 
ex-libris frib . —  S K L .  [Ræiiy.]

B. C a n to n  d e  S o le u r e .  E r h a r t ,  U l r i c h ,  bourgeois 
de Soleure ; il fit constru ire  en 1523 la chapelle de 
sa in te  O ttilie à  B alsthal e t y  fonda une chapellenie. — 
Hafï'ner : K l. Sol. Schawplalz. [J. K.]

G. C a n to n  d e  Z u r ic h .  Fam ille é te in te  de W in te rth o u r.
—  1. H a n s ,  potier, v in t de Bürglep (Thurgovie) et fu t 
l 'an cê tre  de p lusieurs générations de potiers, t  1590. —
2. A l b a n ,  liv ra  un  m agnifique poêle pour la m aison 
de W inkelried à  S tans, t  1612. — Plusieurs m em bres 
de cette  fam ille, parm i lesquels C . h r i s t o f f e l ,  t  1746, 
eu ren t une certaine  im portance , ils son t m entionnés 
dans S K L .  — Nbl. Stadtbibi. W interthur 1876-1877. — 
Gfr. 66. —  A H S  1897. [L. F o r r e r ] .

É R 1 C O U R T .  Voir I-IÉRICOURT.
E R I E L S .  Voir A i r o l o .
E R  I IVI AN Nom  d ’une branche de la fam ille  bâ- 

loise M ünzm eister. —  Voir l ’a r t .  M ü n z m e i s t e r .
E R I N G ,  E R I N G E R T H A L .  Nom  allem and d ’HÉ- 

RENS. Voir ce nom .
E R 1 N N E R E R  ( D E R ) .  P u b lica tion  m orale h ebdo

m adaire  fondée en 176 5  par J .-K . L av a te r  à  Zurich, à 
laquelle  collaborèrent en tre  au tres J .-H . Füssli, J .-G . 
Z im m erm ann et J .-H . Pestalozzi. Au cours du 3 e volum e, 
le gouvernem ent, irrité  pa r la pub lica tion  du  Bauren- 
Gesprâch de Chr. Müller, in te rd it VE rinneret, afin  de 
faire ta ire  une voix de l ’opposition po litique. —  Voir 
B aechtold . —  G. de R eynold : Bodmer et l ’école suisse. — 
N bl. H ü lfsgesellschaft W interthur 1867 . -— Nbl. W aisen
haus Zürich  1 8 7 8 -1 8 8 0 . —  Schnorf : Sturm  und D rang in  
der Schweiz. [L. F o r r e r . ]

E R I S H A U P T .  Im p o rta n te  famille de l ’ancien Zurich 
dont une série de m em bres, la p lu p art m euniers, sont 
m en tio n n és dans les registres d ’im pôt du X IV e s . — 
H e i n r i  c h  E rishoub t, tém oin  dans un  acte  de l ’abbesse 
du  F ra u m ü n ste r  E lisabe th , le 22 ju ille t 1 3 1 7 . — UZ  9 . 
— - E b e r h a r t ,  prévô t de co rporation  1 3 3 6 , ainsi que 
B e r c h t o l d ,  1 3 3 7 -1 3 3 9  et 13 4 5 , H e i n r i c h ,  1 3 4 3 . Le 
personnage p rincipal est J o h a n n e s ,  prévô t des bou
langers 1 3 5 5 , 13 6 4  et 1 3 6 6 -1 3 9 3  ; cap itaine  du  grand  
q u a rtie r de la ville e t a d m in is tra teu r du couvent d ’CE- 
ten b ach  1 3 7 2 , un des capitaines zuricois dans la  guerre 
de K ibourg  (siège de B erthoud) 1383, juge 1 3 8 3 , bailli 
de K ü sn ach t 1 3 9 1 . Il fu t ban n i de la  ville de Zurich 
avec son fils H a n s  1393  comme l ’un des p rincipaux  
prom oteurs de l ’alliance avec l ’A utriche. L a peine p ro 
noncée contre le fils, bann i pour la vie à  L ucerne, 
U nterw ald  ou Schwyz, fu t  adoucie en 1412  en ce sens 
q u ’il p u t s ’é tab lir  n ’im porte  où hors des m urs de Z urich. 
—  Voir L L . — L L H .  — Zürcher Stadtbücher I. —  Die- 
rau er I. [H . B r u n n e r . ]

E R I S H O L Z .  Voir E r l i s h o l z .
E RI SMA IMN.  Fam ille bourgeoise é te in te , de Zofmgue 

(Argov ie ) .— V i n z e n z , pein tre-verrier cité dans S K L .  — 
S im o n , de Staffelbach, m aître  m açon, fu t occupé de 1659 
à  1661 aux  tra v a u x  de fo rtifica tion  du château  d ’Aar- 
bourg, e t en 1663 au  clocher de l ’église d ’A arau . —- 
S K L .  —  M a x , fils du D r m ed. Adolf E rism ann , * 1847, 
re p rit de son père en 1872, l ’exp lo itation  du san a
to riu m  de B restenberg  ; de longues années du Grand 
conseil, conseiller n a tional, colonel d ’artillerie  ; t  23 ju il
let 1923. —  N Z Z  1923, n" 1025. [Gr.]

E R  IS W IL  (C. Berne, D. T rachselw ald. V. D GS). Coni, 
et paroisse. E n  1256, Erolzwile. Vers la fin du X IV e s., 
Erisw il a p p a rten a it aux  barons de G rünenberg  ; par a l
liances il passa à  H ans Egli de M ülinen, puis à  Hans- 
R udolf de L u te rn au . E n 1504, la ville de Berne le lui 
ach e ta  et le réu n it au  bailliage de T rachselw ald. P rim i
tivem en t, l ’église d ’Erisw il ap p a rten a it au  couvent de 
Saint-G all e t fa isa it p a rtie  du décanat de W ynau  ; de
puis la R éform ation  elle releva du chap itre  de L an
gen tha l. On ignore quand  le d ro it de collation passa 
à  l ’É ta t  de B erne. C’est à  Erisw il q u ’a débuté  l ’indus
trie  des toiles de lin dans l ’E m m enthal. Le château , 
berceau de la fam ille du m êm e nom , a d isparu  depuis 
longtem ps. R egistres de bap têm es dès 1631, registres 
de m ariages et dè décès dès 1769. —  Voir L L .  — 
Mülinen : Beitr. I (avec bibliogr.) [R. W .]

E R IS W IL , von . Fam ille de m in istériaux , bourgeoise 
de B erthoud  et dans la su ite  aussi de Berne et de Soleure. 
J o h a n n  et H e i n r i c h  von Erolswil, frères, bourgeois de 

B erthoud , son t m entionnés de 1256 
à  1280. — 1. H e i n r i c h ,  avoyer à  
B erthoud  1330-1336. —  2. C o n r a d ,  
chanoine à  Zofmgue en 1329. — 
3. W e r n e r ,  curé à  Spiez en 1361 
et en 1363, curé à  Thoune en 1382. 
—  4. N i k l a u s , abbé de T rub en 
1393. —  La fam ille s ’é teignit vers 
la fin du X IV e s. Arm oiries: coupé 
recoupé de gueules et d ’argen t. — 
Voir Mülinen : Beitr. I, V. —

S B B  I, 560. [R. W .]
E R I Z  (C. Berne, D. T houne. V. D G S). Commune
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a lpestre  dispersée de Steffisburg à Schangnau. En 1320, 
Erarze  ; en 1344 E rartz; vu lgairem ent im  Eriz, du la tin  
araticium  =  cham ps (d’après H ubschm ied : Festschrift 
B achm ann, p . 192). C’é ta it au trefo is un v aste  dom aine 
forestier a p p a rten a n t à la seigneurie d ’Heim berg. Berne 
conclut en 1344 avec le com te E berhard  de K ibourg 
un  a rrangem en t re la tif  au x  d ro its sur ces forêts. Les 
nom breux h am eaux  dissém inés de la com m une a p p a r
tien n en t, au  sp irituel en p a rtie  à  H ilterfingen, en partie  
à Schwarzenegg qui a été  érigé en paroisse en 1692. — 
F R B .  [S . I.]

E R K ,  Fam ille é te in te  de la  ville de Berne. — PIa n s - 
J a k o b , greffier 1496, cu ra teu r de B iberstein 1527, 
bailli de B iberstein 1530, de L an d sh u t 1538. — Voir 
L L . —  Anshelm . [R. W.]

E R L A C H . Nom  allem and de C e r l i e r .  Voir ce 
nom .

E R L A C H ,  d ’. Fam ille de noblesse féodale, bour
geoise de la ville de 
Berne. Elle descend des 
châtelains de Cerlier (E r
lach) pour les com tes de 
N euchâtel, acqu it la 
bourgeoisie de Berne à la 
fin du X I I I e ou com m en
cem ent du X IV e s. e t fu t 
in tim ém en t liée à l ’his
to ire  de Berne. Elle a 
donné à cette  ville sept 
avoÿers et un  grand 
nom bre d'officiers, et 
posséda p en d an t des 
siècles des seigneuries 
im portan tes. A rm oiries : 
de gueules au pal d ’a r
gent chargé d ’un  che
vron de sable. L ’ancêtre 
de la famille est — 1. 
U l r i c h ,  châtelain  de 
Cerlier, chevalier, bour

geois de Berne, t  1303. —  2. R u do lf, fils du n° 1, 
chevalier, châtelain  de Cerlier, bourgeois de Berne, 
d ’après Ju s tin g er va inqueur à  Laupen en 1339 [M. v. 
S türler : Der Laupenkrieg  (contra) ; — E. Blösch : R u 
dolf v. Erlach hei Laupen  (pro)]. T u teu r des fils du 
com te Rodolphe de N euchâtel-N idau, seigneur de 
R eichenbach, t  1360. La trad itio n  le fa it m ourir de 
la m ain de dos t von R udenz, époux de sa fille M arguerite. 
M onum ent d ’Erlacli pa r V olm ar d ev an t la collégiale de 
B erne.—  Ses fils fu ren t —  3. U l r i c h ,  chevalier, seigneur 
de B rem garten , f  1382, et —  4 . R u d o l f ,  d ’abord cha
pelain de G rosshöchstetten  et pa tron  de l ’église de 
Granges, puis seigneur de R eichenbach, h é rita  de grands 
dom aines du chef de sa fem m e, Lucia von K rauch ta l, 
t  1404. — 5 . B u r k h a r d ,  donzel, fils du n° 1, seigneur 
de Jegenstorf, t  1 3 4 9 . A laissé — 6. B u r k h a r d -  
W e r n e r ,  seigneur de W il et coseigneur de Jegenstorf, 
t  1395, e t —  7. U l r i c h ,  p a tro n  de l ’église de Jegenstorf 
1331-1360, époux d ’A nna von O ltingen, donzel, v ivait 
encore vers 1400. — 8. R u d o l f ,  écuyer, fils du 
n" 6, seigneur ju stic ier de Jegenstorf, du Conseil 
1428, bailli d ’A arbourg 1430, de Bechbourg 1439, dé
p u té  en 1442 auprès du roi Frédéric , t  vers 1454. Ses 
frères — 9. J o h a n n ,  chevalier de l ’ordre teutoni que, 
com m andeur à Sum iswald et à Köniz, et —  10. U l 
r i c h ,  l ’aîné, écuyer. Du Conseil 1415, bailli de Baden 
1427 ; fonda en 1441 une chapellenie dans l ’église de 
Saint-O urs de Soleure. 11 fu t m éd ia teu r entre Schwyz et 
Zurich dans la guerre de Zurich, cap itaine  des Bernois 
dev an t Greifensee en 1444, député en Bourgogne 1446, 
avoyer 1446, 1449, 1452, 1455, f  vers 1459. —  11. N ik -  
l a u s ,  fils n a tu re l du n° 10, du Conseil des Deux-Cents 
1464, avoyer de B erthoud 1466. —  12. W a l t h e r ,  fils 
du n" 5, écuyer, seigneur de Riggisberg et coseigneur 
de Jeg en sto rf ; acqu it en 1382, des comtes de K ibourg, 
l ’avouerie du prieuré  de H ettisw il. Sa fem m e, E lisa
b e th  von W ichtrach , lui ap p o rta  R iggisberg e t la Sella
ti au. t  1401. — 13. A n t o n ,  fils du n° 12, seigneur de 
Riggisberg et de la Schadau, chevalier 1444, du Conseil 
des Deux-Cents 1418, du Conseil 1437, f  vers 1455. —

14. J o h a n n ,  fils du n° 7, écuyer, seigneur de Reichen
bach, coseigneur de Balm , avoué de Rüeggisberg, bailli 
d ’O ltingen 1398, de Laupen 1414, du Conseil 1416, 
avoyer de T houne 1420, f  1441. —  15. B u r k i i a r d ,  
frère du n° 14, donzel, avoyer d ’Aarberg, du Conseil 
des Deux-Cents 1409. Avec son frère Johann  il hérita  
en 1425 la  seigneurie de Büm pliz. Il eut pour sœ urs 
—  16. J o h a n n a ,  et —  17. A d e l h e i d ,  nonnes et a b 
besses du couvent de F raubrunnen . La dernière rev ê tit 
cette  charge pen d an t 45 ans. —  18. U l r i c h ,  le cadet, 
fils du n" 14, donzel, seigneur de Reichenbach, coseig
n eur de Büm pliz et Jegenstorf. Du Conseil 1440, ca
pita ine  à  Laupen dans la guerre de Fribourg 1448, 
avoyer de Thoune 1455, f  vers 1472. — 19. P e t e r m a n n ,  
frère du n° 18, fu t deux fois avoyer de B erthoud, bailli 
de Grasbourg 1443, du Conseil dès 1460, coseigneur de 
Büm pliz, t  1471. —  20. J o h a n n ,  l ’aîné, fils du n° 18, 
seigneur de R eichenbach, Jegenstorf, Büm pliz, co
seigneur de R iggisberg. Bailli d ’E rlach  1488, du Conseil 
1496, député de Berne au  roi et à  la Diète im périale 
de L indau 1497, f  1520. —  21. T h ü r i n g ,  fils n a tu re l 
du n° 18, châtelain  de F ru tigen  1468, avoyer de Thoune 
1480. —  22. A n t o n ,  fils du n° 20, seigneur de Reichen- 
bacli, du Conseil des Deux-Cents 1520, avoyer de B er
th o u d  1521. Le 29 ju in  1526, il résigna ses fonctions 
de grand conseiller à  cause des tendances réform ées 
qui gagnaient cette au to rité , et devint bourgeois de 
Lucerne en 1527. En 1530, il vend it sa seigneurie de 
Reichenbach à Luzius Tscharner, de Coire. A Lucerne 
il fu t grand  conseiller 1530, juge 1531, bailli d ’Ebikon 
1535, de Weggis 1541, de M ünster 1549, ferm ier de 
la m onnaie à Lucerne 1549, ainsi que m em bre du 
Petit-C onseil 1546, cap itaine  au  service du pape, 
t  1553. — Gfr. 17. —  23. J o h a n n  - R u d o l f ,  fils 
du il" 19, du Conseil 1471, 
du Conseil de guerre à 
M orat sous Adrien de Bu
benberg 1476, bailli de Xi- 
dau 1477, se noya dans la 
Thielle en 1480. —  24.
R u dolf, chevalier, dernier 
bailli de Cerlier pour la 
m aison de Chalon e t en 
1474 prem ier bailli bernois 
de cette  localité, avoyer de 
B erthoud 1474, du Conseil 
1478, avoyer de Berne 
1479- 1481, 1492-1495,
1501-1504, et de Pâques 
1507 à sa m ort, le 18 nov. 
su iv an t. E n  1499, il com
m an d a it les Bernois dans 
l ’expédition du Piegau et 
à  la bataille  de D ornach.
E n 1484-1485, il se fit ré- R odolphe d’Erlach
diger pa r Diebold Schilling en 1492. D'après un portrait 
la  m agnifique chronique attribue à A lbert Durer,
de Berne illustrée, appelée \
Spiezer Schilling  (PI Türler dans B B G  V III , 82). — 
25. D i e b o l d  (Theobald), fils n a tu re l du n° 19, curé 
de K irchlindach 1451, chanoine à Am soldingen et 
à Zofingue, chanoine et custode à  Berne 1485, 
p révô t de Zofmgue 1492, t  1503. — 26. L u d w i g ,  
fils du n" 23, * 1471, h é rita  en 1491, avec son frère 
Sulpitius, la  seigneurie de Belp, du Conseil des 
Deux-Cents 1494, en tra  la même année au service 
de France, fu t exclu du Conseil des Deux-Cents en 
1500 e t banni en 1503 pour avoir enrôlé en faveur de la 
France. Il re n tra  en grâce dans la suite, fu t capitaine 
au  service de France, acquit la seigneurie de Spiez et 
la m aison des B ubenberg à Berne ; il fu t aussi seigneur 
de Jegenstorf ju sq u ’en 1501, et de Balm . E n tré  au  ser
vice du pape en 1521, il fu t créé chevalier, t  1522. — 
27. B u r k h a r d ,  fils du n° 24, seigneur de Wil, du Con
seil des Deux-Cents 1499, en tra  la même année au  ser
vice de France, puis au service du pape. Exclu  des Deux- 
Cents en 1500 et réin tégré en 1504. Bailli de Lenzbourg 
1508, de Cerlier 1513, de Nid au 1517, capitaine au  ser
vice de France 1523-1524. —  Ses frères, Jo h an n  (n" 48) 
et Diebold (n" 28), fu ren t la souche de deux branches ;
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la prem ière subsiste  encore, tan d is  que la seconde s’est 
é te in te  au  X V II ' s.

B r a n c h e  é t e i n t e .  —  28. D i e b o l d ,  tro isièm e ills 
du n° 24, seigneur de B üm pliz et avoué de H ettisw il, 
c u ra teu r du couven t de l ’Ile 1527, du  Conseil 1544, f  15 
jan v ie r 1561. —  29. P e t e r ,  fils du n° 28, seigneur de 
B üm pliz et de H ettisw il, bailli de G randson 1545, de 
L ausanne 1557, du  Conseil 1567, f  1575. —  30. D i e -  
b o ld ,  fils du n" 29, * 1541, fu t élevé auprès de l ’am iral 
Coligny, voyagea en Floride où il fu t  tu é  p a r  les E sp a
gnols. —  31. H e i n r i c h ,  frère  du n° 29, du Conseil des 
D eux-C ents 1543-1568. —  32. J o h a n n - J a k o b ,  1553- 
1616, fils du n» 31, bailli d ’A arbourg  1595. — 33. P e t e r -  
m a n n , 1594-1634, fils du n° 32, bailli de Signau 1625, 
seigneur de O berhofen. —  34. H e i n r i c h ,  1597-1658, 
fils du n° 32, avoyer de U nterseen 1642. —  35. A l 
b r e c h t .  1519-1592, frère  du n° 29, seigneur de Büm pliz, 
bailli d ’Y verdon, 1550, de Gessenay 1557, du  Conseil 
1563, bailli de Lenzbourg 1564, in te n d a n t de l ’arsenal 
1578. —  36. D i e b o l d ,  fils du n° 35, bailli de Morges 
1594, du  Conseil 1606. Il h é rita  en 1590 la  seigneurie 
d 'O berhofen , f  1622. —  37. S a m u e l ,  fils du n° 35, 
cap itaine  en F rance, bailli de Morges 1612, seigneur 
d ’Oberhofen p a r d isposition  te s ta m en ta ire  de son frère 
D iebold, t  1623. — 38. A l b r e c i - i t ,  fils du n° 35, officier 
au  service d ’Espagne, des Deux-Cents 1593, f  1601. 
—  39. J o h a n n ,  frère  du n° 29, m em bre du consistoire, 
bailli de Mendrisio 1566, de G essenay 1569, d ’Aigle 1583, 
t  1583. —  40. R u d o l f ,  frère  du n° 39, bailli de Chillon 
1568, t  1577. — 41. B u r k h a r d ,  frère du  n° 39, officier 
en F rance, des D eux-C ents 1572, coseigneur de Büm pliz, 
t  1577. —  42. A n t o n ,  1557-1617, fils du n° 39, colonel 
de 2000 h. contre le duc de Guise en 1588, bailli de Men
drisio 1590, de L enzbourg 1592, de B aden 1599, m em 
bre du Conseil 1602, gouverneur d ’Aigle 1603, bailli 
d ’Y verdon  1613. Colonel en 1617 de 3000 h. que Berne 
envoyait au  secours de la Savoie contre l ’Espagne, 
t  au  re to u r, de la fièvre p iém ontaise. —  43. R u d o l f ,  
1563-1617, frère  du n» 42, cap itaine  à  S trasbourg  1592, 
cap ita ine  de dragons au  Pays de V aud, bailli de Mor

ges 1600. C apitaine en 
1617 de 300 h. sous les 
ordres de son frère, m ort 
dans les m êm es conditions 
que lui. — 44.P E T E R M A N N , 
frère  du n» 42, 1579-1635, 
cap itaine  en F rance, se fit 
catho lique e t s ’é tab lit à 
F ribourg  où il dev in t 
bourgeois en 1608, m em bre 
du Conseil des Soixante 
1626. Il acq u it la seigneu
rie  de Bioley. — 45. 
J e a n -L o u is ,  1595-1650, 
fils du n° 43, épousa M ar
gare ta  d ’E rlach  qui lui 
a p p o rta  la  seigneurie de 
Castelen, don t il recons
tru is it le château . Page à 
la cour du prince d ’A nhalt 
1611-1616, officier dès 1625 
au x  services d ’A nhalt, 
B randebourg, Brunsw ick 
et de Suède, du Conseil 

1629, colonel et généra l-lieu tenan t de l ’avoyer L ud
wig d ’E rlach  (n° 52) pour les troupes levées pour 
la défense du  te rr ito ire  bernois p e n d an t la guerre 
de T ren te  ans. Chargé de p lusieurs m issions im por
tan te s . E n  1638, il résigna ses fonctions pour en trer 
au  service du duc B ernard  de Saxe-W eim ar en qualité  
de m ajor-général, gouverneur de B risach, général en 
chef en France, conseiller d ’É ta t  de Louis X I I I ,  t  26 
jan v . 1650 à B risach, en terré  à Schinznach. —  A. von 
G onzenbach : General H ans-Ludw ig von Erlach von 
Castelen. — B T  I , 1861. — 46. JO H A N N -A N TO N , fils 
du n° 42, seigneur de Kiesen, cap itaine  en F rance, gou
verneur d ’Aigle 1641, f  1665. —  47. H a r t m a n n ,  frère 
du n" 46, * 1597, lieu tenan t-co lonel au  service de Suède, 
fu t tu é  en jan v ie r 1633 près de F erretto  pa r des paysans 
révoltés.

B r a n c h e  e x i s t a n t e .  L ’a u te u r est — 48. J o h a n n ,  
1474-1539, fils du n" 24, seigneur de H indelbank, Jegens- 
torf, R iggisbcrg e t Spiez. Bailli de G randson 1506, m em 
bre du Conseil 1508, dépu té  pa r Berne à N euchâtel en 
1511, à Genève au  duc de Savoie 1512, au  pape  ; 
m em bre du  Conseil de guerre dans l ’expéd ition  de Dijon 
1513, lieu ten an t du  3e ban  des tro u p es bernoises levées 
en 1515. Il com m anda la répression  des O berlandais 
en 1528 et la deuxièm e arm ée lors des guerres de 
Cappel 1529 e t 1531. A voyer 1519-1521, 1523-1529, 
1531-1533, 1535-1537. f  en charge 1539.

Branche aînée. —  49. J o h a n n - R u d o l f ,  1504-1553, 
fils du  n° 48, baron de Spiez, seigneur de Riggis- 
berg, avoyer de T houne 1528, de M orat 1530, m em bre 
du Conseil 1540. Sa fem m e, D orothea Yelg, lui a p p o rta  
H eitenried . —  50. B e r n h a r d ,  frère du  n° 49, seigneur 
de R iggisberg et H indelbank , avoyer de M orat 1550, 
gouverneur d ’Aigle 1558, m em bre du Conseil 1564. 
Il vendit R iggisberg en 1543 e t acqu it en 1553 la  colla
tion, les biens e t les dîmes à H indelbank , t  1591. — 
51. J o h a n n - R u d o l f ,  1547-1578, fils du n° 49, seigneur 
de Spiez ; acq u it Jegen sto rf en 1567 de la  veuve de B u rk 
hard  d ’E rlach (n° 80), du Conseil des D eux-C ents 1571.
—  52. F r a n z - L u d w i g ,  1575-1651, fils du  n° 51, baron 
de Spiez e t d 'O berhofen , seigneur de la Schadau, 
avoyer de B erthoud  1604, m em bre du Conseil 1611, 
ban n ere t 1628, avoyer tous les deux ans de 1629 à  sa 
m o rt 20 av ril 1651. A été chargé de 144 d ép u ta tio n s . 
A eu 35 enfan ts. —  53. J o h a n n - R u d o l f ,  1577-1628, 
fils du n° 51, coseigneur de Spiez, du  Conseil des Deux- 
Cents 1601, bailli de Moudon 1604. — 54. S i g m u n d ,  fils 
du n°53 , 1614-1699, baron 
de Spiez, colonel d ’un régi
m en t en Allem agne, m aré
chal de cam p en France 
1648, m em bre du  Conseil 
1652, général dans la 
guerre des paysans ; va in 
queur à H erzogenbuchsee, 
il perd it la bata ille  de Vill- 
m ergen. B anneret de la 
corporation  des m aré
chaux 1667, e t avoyer 
tous les deux ans de 1675 
à sa m ort 7 décem bre 1699.
—  55. F r a n z  - L u d w i g ,
1596-1650, fils du n° 52, 
seigneur de Büm pliz, gou
vern eu r d ’Aigle 1635. E n 
tré  au  Conseil des Deux- 
Cents en 1629, il en fu t 
exclu en 1645. —  56. A l -  S igm u n d  d Erlach en 1075.
BRECHT, 1614-1652, frère D 'après un  portrait d'un maître
du n° 55, av o y er de in con n u , à la Bibl. d.e la V ille ,
T houne 1644, cap itaine  Berne.
dans la  garde suisse à Paris
1651. —  57. A l b r e c h t ,  fils du n" 56, 1644-1723, 
bailli de F rienisberg  1679, m em bre du Conseil 1693, 
ban n ere t 1695. Seigneur de Spiez et de R iggisberg, 
il a laissé d ’in téressan tes notices h isto riques. — 58. Jo - 
i - i a n n - J a k o b ,  1628-1694, fils du  n» 52, se fit catho lique 
et fu t  reçu bourgeois de F ribourg  en 1684. Colonel d ’un 
rég im ent en France 1672, m aréchal de cam p 1677, lieu
ten an t-g én éral 1688, f  à Paris. —  59. J e a n - J a q u e s ,  
fils du n° 58, 1674-1742, d it le chevalier d ’E rlach . Co
lonel du rég im ent des gardes suisses à  Paris 1736, lieu 
ten an t-g én éral 1738, g ra n d ’eroix de l ’ordre de Sain t- 
Louis 1740, t  à Paris. Reçu bourgeois de F ribourg  
1702. —  60. J a c o b - A n t o i n e ,  frère du n" 59, com te 
d ’Erlach , cap itaine  dans la garde suisse à  Paris, f  1715. 
Reçu bourgeois de F ribourg  1702. — 61. P i e r r e -  
J a c o b - A n t o i n e ,  fils du n° 60, com te d 'E rlach , b rigad ier 
au service de France 1740, t  1741. R econnu bourgeois 
de F ribourg . — 62. P i e r r e - L o u i s ,  fils du n° 61, com te 
d ’E rlach, brigadier et cap itaine  de la com pagnie géné
rale aux  gardes suisses, m aréchal de cam p 1780. R econnu 
bourgeois patricien  de F ribourg  1787. Le dern ier de 
cette  b ranche, f  1788 (A H V B  1922, T ürler). — 63. 
L o u i s - A u g u s t e ,  fils du n° 61, baron  d ’E rlach , cap i
taine dans la garde suisse à Paris 1742, f  1748. — 64.

Jean -L ou is d ’E rlach  en 1650. 
D ’après un  portrait à l'huile  

d’un m aître in con n u .
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P h i l i p p e - L o u i s ,  Als du n° 61, dit le chevalier d ’E rlach , 
b rigad ier et cap itaine  de la com pagnie générale aux 
gardes suisses, f  1770.— 65. G a b r i e l ,  ills du n° 52, capi
ta in e  au service de France 1673, f  1673 .—  6 6 .J o h a n .n -  
R u d o l f ,  fils d u n °  65,1671-1730, lieu tenant-colonel en 
Hollande, du Conseil des D eux-Cents 1701. —  67. V i c 
t o r ,  1648-1730, fils du n° 55, bailli d 'A arberg  1683, 
prem ier bailli de Sum iswald 1701. A composé un Æ  ni
ter-, Regiments- und  Geschlechter-Bach bernois en 7 vol. 
m us. —  68. S ig m u n d ,  fils du  n° 67, 1671-1722, capitaine 
et com m andant des Cent-Suisses en Prusse dès 1704, 
du  Conseil des Deux-Cents 1710, baron  de Coppet 1713- 
1715, m aréchal de la cour, cam érier et lieu tenan t-géné
ra l du roi Frédéric  I, t  28 déc. 1722 à Berlin. — 69. 
V i c t o r ,  fils du n° 67, 1672-1745, cap itaine  en France, 
du Conseil des Deux - Cents 1710, gouverneur de 
Königsfelden 1728. — 70. S ig m u n d ,  1710-1783, fils 
du n° 69, capitaine en France, bailli de Morges 1753, 
in ten d an t des b â tim en ts . — 71. S ig m u n d ,  fils du 
n° 70, 1756-1816, officier en France, du Conseil des 
D eux-C ents 1795, colonel et com m andant du cercle 
m ilita ire  de K onolfm gen 1805. —  72. F r i e d r i c h -  
E m a n u e l  - R u d o l f ,  petit-fils du n" 71, 1831-1900, 
acqu it en 1856 le dom aine du Schwand près de Münsin- 
gen, colonel brigadier et député au G rand Conseil pen
d a n t de nom breuses années. —  73. F r a n z - R u d o l f ,  
fils du n° 72, * 1860, ingénieur, député  au G rand Conseil, 
colonel brigadier, conseiller d ’É ta t  1912-1923. — 74. 
F r a n z - L u d w i g - V i k t o r ,  1718-1783, fils du n° 69, offi
cier en F rance, cap itaine  en P iém ont, capitaine de d ra 
gons dans les troupes bernoises, bailli de Zofmgue 1763, 
de Oberhofen 1776. — 75. L u d w i g - R u d o l f ,  fils du 
n° 74, 1749-1808, d it Hudibras , bailli de Lugano 1791, 
avoyer de B erthoud 1796, chef de l ’insurrection  contre 
le gouvernem ent helvétique (S tecklikrieg) 1802, d irec
te u r  de la douanne 1805, a u te u r de plusieurs écrits 
philosophiques et politiques. —  B T  I I , 1922. — 
76. K a r l - V i k t o r ,  1751-1825, frère du n° 75, garde 
de l ’arsenal 1797, m em bre du G rand et du  P e tit Con
seil 1803, bailli des Franches-M ontagnes 1815. —  77. 
F r a n z - L u d w i g - S a m u e l ,  1776-1815, fils du n° 75, offi
cier d ’ordonnance du général d ’E rlach , m em bre du 
G rand Conseil. —  78. K a r l - E m a n u e l ,  1776-1862, frère 
jum eau  du n" 77, du G rand Conseil 1816, colonel, acquit 
en 1813 le château  de Gerzensee.

Branche cadette. — Elle fit pa rtie  dans la suite de la 
corporation  du Distelzwang (société des gentilshom m es), 
et a pour a u te u r  —  79. W o l f g a n g ,  1512-1556, fils 
du n° 48, seigneur de Jeg ensto rf et eoseigneur de Riggis- 
berg, bailli de Moudon 1542, du Conseil 1554, député 
à  l ’em pereur Charles Q uint à Bruxelles. —  80. B u r k 
h a r d ,  fils du n° 79, 1535-1566, seigneur de Jegenstorf, 
renonça en 1563 à son droit de bourgeoisie pour p ren 
dre du service à l ’é tranger. Il est l ’ancêtre  d ’une branche 
allem ande. A m entionner parm i ses descendants —  81. 
FR IE D R IC H -AUG UST, 1721-1802, officier au service de 
Prusse, colonel 1770, p roprié ta ire  d ’un régim ent et 
m ajor-général 1777, lieu tenan t-général 1786 ; se dis
tin g u a  dans les guerres de Frédéric  II  et reçut à deux 
reprises l ’ordre du  m érite . —  82. F e r d i n a n d - F r i e d -  
r i c h - K a r l ,  fils du n° 81, q u itta  le service de Prusse à 
la  m ort de son père, vécu t à M annheim  et publia  de 
1833 à 1836 cinq vol. de chansons populaires. — 83. 
J o h a n n ,  1538-1598, fils du n° 79, bailli de S a in t-Jean  
15/5, ad m in istra teu r de la m aison de Sain t-Jean  en 
1583 e t de celle de Frienisberg. — 84. L u d w i g ,  1543-1597, 
fils du n° 79, seigneur de Riggisberg, lieutenant-colonel 
en F rance, en tra  au service d ’A utriche en qualité  de colo
nel, bailli d ’Oron 1578, du Conseil 1586, colonel de 
200(F h. envoyés à Genève en 1582, com m andant des 
tro u p es de secours envoyées à Mulhouse en 1587, colo
nel des troupes contre là Savoie en 1589. —  85. W o l f 
g a n g ,  fils du n° 79, chevalier, colonel au service de 
W iirzbourg, bailli de Moudon 1583, t  1607. —  8 6 . B e n -  
d i c h t ,  1545-1604, fils du n° 79, gouverneur d ’Aigle 
1577, bailli de Nyon 1589, du Conseil 1598. — 87. 
H i e r o n y m u s ,  1552-1591, fils du n° 79, du Conseil 
des Deux - Cents 1583, député dans le Valais 1589, 
du Conseil 1590.

Rameau de H indçlbank. —  8 8 . J o h a n n  - R u d o l f ,

1585-1643, fils du n° 84, seigneur do R iggisberg e t 
de Rüm lingen, C ham pvent et La M otte, cap itaine  en 
France, bailli d ’Yverdon 
1624, dépu té  en Bourgo
gne 1633, colonel d ’un ré 
gim ent bernois au service 
de France 1635. —  89.
H i e r o n y m u s ,  fils du n - 88, 
cap itaine  en France, hé
r itie r de R iggisberg et de 
R üm lingen, du Conseil 
des Deux - Cents 1651, 
t  1662. — 90. J o h a n n -  
R u d o l f ,  1630-1693, frère 
du n° 89, seigneur de la 
Schadau, avoyer de Titoli
ne 1668, du Conseil 1682, 
in te n d a n t de l ’arsenal 
1687. —  91. S ig m u n d ,
1653-1727, fils du n ” 90, 
bailli de S a in t-Jean  1703, 
châtela in  du Bas - Sim- 
m ental 1717. —  92. S i g 
m u n d , fils d u  n° 91, 1692- 
1758, seigneur de la Scha
dau, brigadier en France, 
du Conseil des Deux-Cents 1727, gouverneur de Königs
felden 1746. —  93. J o h a n n - R u d o l f ,  1633-1711, fils 
du n° 89, seigneur de Riggisberg, bailli de München- 
buchsee 1702. —  94. . J o h a n n - L u d w i g ,  fils du n° 93, 
page à la cour de D anem ark, doit avoir été vice-am iral 
dans la flotte danoise. Serait m ort en 1680. — 95. 
H iero n ym u s  (Jérôm e), 1667-1748, fils du n° 93, offi
cier en France, colonel d ’un régim ent suisse au service 
de l’em pereur Léopold 1702, se d istingua dans les 
guerres de la succession d ’Espagne, feldm aréchal-lieu- 
ten an t de l ’em pereur François I, fu t créé com te de l’em
pire en 1745, bailli d ’Aarwangen 1707, du Conseil et 
du Conseil secret en 1715 
après sa re tra ite  du régi
m en t, trésorier du Pays 
de Vaud 1718, com m an
d an t en chef du  Pays de 
Vaud 1719, avoyer 1721- 
1746. Il hérita  du chef de 
sa femm e, M argareta Wil- 
lading, les seigneuries 
d ’U rtenen et de Bäriswil. 
et fit constru ire les châ
teau x  de T h u n ste tten  
(1713) et de H indelbank 
(1721-1723), t  28 février 
1748 .—  B B G V I. — Bür
gerhaus X I. —  96. A l -  
b r e c h t - F r i e d r i c h ,  fils du 

j  n" 95, 1696-1788, seigneur 
deH indelbank, Jegenstorf,
U rtenen, Bäriswil et M att- 
s te tten , officier en A utri
che, cham bellan im périal, 
colonel de dragons, am 
m ano de la m aison de ville 
à Berne 1729, bailli de Morges 1735, m em bre du Conseil 
1755, trésorier du Pays de V aud 1758, avoyer 1759-1786. 
Il acqu it en 1720 la seigneurie de Jegenstorf, re stau ra  le 
château  et constru isit en 1752 l'hôtel d ’E rlach  (Erla- 
cherhof) à Berne.— Bürgerhaus X I. — 97. K a r l - L u d w i g ,
1727-1789, fils du n° 96, vendit Jegenstorf et Scheunen, 
lieu tenant-colonel de dragons 1768, bailli de L andshut 
1774.—  98. K a r l-L u d w ig ,  1746-1798, officier dans la 
garde suisse à Paris, colonel d ’un régim ent de dragons 
et m aréchal de cam p, du Conseil des Deux-Cents 1775, 
m ajor-général des troupes dans le Pays de Vaud 1/91, 
com m andant en chef des troupes bernoises en 1798, 
il fu t tu é  à  Ober W ich trach  le 5 m ars. — E . Bähler : 
Die Erm ordung des Generals K .-L . v. E .— 99. A l b r e c h t -  
S ig m u n d ,  frère du n° 98, 1749-1812, capitaine en France, 
du Conseil des Deux-Gants 1775; colonel de la milice 
bernoise. R acheta  Scheunen. Avec son frère il é ta it 
eoseigneur de H indeibank, u rten en , Bäriswil et M att-

Jérôrae d'Erlach  
en 1721. D’après un portrait de 

R obert Cràrdelle.

A lbrecht-Friedrich  d ’Erlach  
(no 00). D 'après un portrait à 

l'huile de R obert Clardelle.
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s te tte n . — 100. L u d w i g - R o b e r t ,  1794-1879, fils du 
n° 98, du G rand Conseil 1824 et après 1831, bailli de 
K onolflngen 1826. Il a cq u it le dom aine de L öw enburg 
dans le Ju ra ,  et v en d it en 1866 H indelbank  à  l ’É ta t .  — 
S B B  I. —  101. F r a n z ,  fils du n° 100, 1819-1889, avocat, 
lieu tenan t-co lonel d ’artillerie , a u te u r  de Die Freiheits
kriege kleiner V ölker.— 102. K a r l - L u d w i g ,  1821-1887, 
fils du n° 100, D r m ed. à R eichenbach près M eiringen, 
K oppigen e t à  Berne. —  Korresp. /'. schw. Ærzte 17. 
—  103. R u d o l f ,  frère du n° 102, 1823-1881, agronom e, 
colonel d ’artille rie . A publié : Z u r bern. Kriegsgesch. 
des Jahres 179S. — ylSG  IV . —  104. A d a  (Adelheid), 
petite-fille  du n° 100, et sa cousine —  105. A n n a -  
E l i s a b e t h a ,  pein tres cités dans le S K L .

Hameau de Sp ies. —  106. A b r a h a m ,  1587-1621, fils 
du  n° 84, cap itaine  en F rance, du Conseil des D eux- 
Cents 1619. —  107. A b r a h a m ,  1617-1669, fils du n° 
106, cpseigneur d ’A uenste in , q u ’il vend it en 1648 à 
H a rtm an n  (n° 47). C apitaine d ’une com pagnie bernoise 
au  service de Venise 1648, bailli de Cerlier 1659 .—  108. 
J o h a n n - R u d o l f ,  frère du n° 107,1621-1678, cap itaine  au  
service de Venise, bailli d ’Oron 1663, cap itaine  à S tras
bourg  1675, t  dans cette  ville le 18 nov. 1678. — 109. 
D a v i d - F r i e d r i c h ,  1649-1721, fils du n° 108, officier dans 
la garde saxonne, bailli d ’A arberg 1696, seizenier 1718.— 
110. A b r a h a m ,  1669-1730, fils du  n° 107, cap itaine  au 
service de l ’em pire, du  Conseil des D eux-C ents 1710, 
m ajo r de la ville 1715, ad m in is tra teu r des biens du cha
p itre  1723. —  111. A l b r e c h t ,  1713-1784, fils du n° 110, 
cap itaine  dans la garde suisse à Paris, baron de Spiez. 
Bailli de G o tts ta tt  1750, colonel d ’u n  rég im en t de m i
lice 1760, châtela in  de F ru tigen  1764. A publié : M é
moires historiques concernant M . le général d’Erlach, 
1784, 4 vol. —  112. G a b r i e l - A l b r e c h t ,  fils du  n° 111, 
1739-1802, cap itaine  en F rance, bailli de L ausanne 1787, 
colonel du rég im en t d ’A arbourg, co m m andan t des 
troupes envoyées à  Genève en 1793. Du Conseil 1793, 
baron  de Spiez e t seigneur de W ilhof, où il re co n stru isit 
le château  en 1784, et de M osseedorf. — 113. A b r a h a m ,  
1716-1782, frère du n° 111, seigneur de R iggisberg, ca
p ita ine  dans la garde suisse à Paris, colonel d ’un ré 
g im en t, b rigad ier 1748, m aréchal de cam p 1761, 
g ran d  croix de l ’ordre du M érite, lieu tenan t-généra l 
1780, du G rand Conseil 1755. —  114. K a r l - A l b r e c h t -  
F e r d i n a n d ,  fils du  n° 113, 1765-1801, officier dans la 
garde suisse à Paris, du Conseil des D eux-C ents 1795; 
v en d it R iggisberg en 1799. t  à  Spiez. Le château  de 
Spiez re s ta  en m ains de ses descendants ju sq u ’en 1875, 
tan d is  que les d ro its  se igneuriaux p r iren t fin en 1798. 
115. A b r a h a m - F r i e d r i c h ,  fils du n° 113, 1762-1845. 
Seigneur de K iesen 1786-1799, officier dans la garde 
suisse à  Paris et ailleurs, en A llem agne, etc. Connu sous 
le nom  de «Comte d ’E rlach» , à Vienne en 1798; dissipa 
sa fo rtune. —  Voir L ehm ann : W ildegg  p. 231. — 
LL. —  L L H .  —  R. Steiger : Les généraux bernois. — 
M ülinen : Beiträge I-V I. —  R o tt : Représ. dipi. I-IV . — 
A G S. —  A D B . —  Généalogies pa r G rüner, M ülinen, 
S tü rler, S te ttle r  (m us). —  v. W e rd t:  Burgerregister 
(m ns)— T tirler : Junkerngasse  dans B T  I I , 1892. [H. M.] 

E R L A C H E R . Fam ille bâloise devenue bourgeoise 
en 1558 avec G e o r g  von E rlach ou E rlacher, le pêcheur, 
e t qui fu t dès 1651 représen tée  au  P e tit Conseil. En 
1756 H A N S -MICHAEL, en 1773 J o h a n n ,  ap p ara issen t 
pour la prem ière fois comm e brasseurs. Le fils de celui-ci 
ten a it l ’auberge zum  R heineck près de la p o rte  du R hin, 
où le cercle des p a trio tes  révo lu tionnaires a v a it  son siège. 
M embre de l ’Assemblée na tionale  bâloise, puis du G rand 
Conseil he lvé tique . —  E d . E ckenstein -Schrö ter : Gesch. 
der Bierbrauerei Basels. —  B J  1899, p . 20. [C. Ro.]

E R L E N  (C. Thurgovie, D. Bischofszell. V. D G S). 
Com. e t Vge qui a p p a rten a it, avec E hstegen, Eppis- 
hausen  et B uchakern , p a rtie llem en t à la h au te  ju rid ic 
tion  d ’Erlen, placée sous la dépendance im m édia te  du 
bailli. D épendan t au  sp iritue l de Sulgen, les p ro tes ta n ts  
s ’efforcèrent en 1717 et 1745 d ’o b ten ir leu r propre 
église qui fu t édifiée en 1763 e t desservie p a r  le pasteu r 
de Sulgen. [ S c h . ]

E R L E N B A C H  (C. B erne, D. B as-S im m ental. V. 
D G S). Coin, et Vge paroissial ; l ’un  des plus anciens é ta 
b lissem ents du B as-Sim m ental ainsi que l ’a tte s te  un

refuge de l ’âge du bronze. Les barons d ’A rlunbach, 
m entionnés la p rem ière fois en 1133 é ta ien t p robab le
ment. alors les plus im p o rtan ts  dynastes de la vallée. 
L eur château  s ’é levait su r un  m am elon près de l ’église. 
L eur h éritage  do it avo ir passé au x  barons de W eissen- 
bourg, qui son t p eu t-ê tre  des m em bres de la famille 
d ’E rlenbach  e t don t le nom  p ro v ien t du château  b â ti 
à  W eissenbourg. E rlenbach  passa p a r h éritage  aux  
B randis en 1368, puis fu t vendu  à Berne en 1439. Il 
form a dès lors l ’une des 4 seigneuries du bailliage 
nouvellem ent constitué . C’est là  que la landsgem einde 
de la vallée se réu n issa it chaque année en octobre ou 
novem bre. L ’église d ’E rlenbach , a tte s tée  dès 1228, à 
la collation des W eissenbourg, passa en 1330 au  cou
v en t d ’In te rlak en  pa r donation , puis à la  ville de Berne 
en 1528. On a ttr ib u e  au  curé, puis pasteu r P e ter K unz, 
qui fonctionna à  E rlenbach  de 1517 à 1535, le fa it que 
l ’in tro d u c tio n  de la Réform e ren co n tra  m oins d ’oppo
sition  dans la région que dans bien d ’au tres  contrées 
bernoises. Un m ouvem ent b ap lis te  eu t lieu à .Er
lenbach e t dans les environs au  X V IIe s. Chef-lieu 
du d is tric t du  B as-Sim m ental sous la R épublique 
helvétique, E rlenbach  ne p a rtic ip a  pas à  la contre- 
révo lu tion  de 1799. Un incendie en 1765 e t une inonda
tion firen t beaucoup de dégâts dans la localité. Un che
m in de fer re lia  E rlenbach  à  Spiez en 1897 e t à Zwei- 
sim m en en 1902. Les m archés aux  bestiau x  de sep tem 
bre on t acquis un  renom  in te rn a tio n a l. Le cheval d ’E r
lenbach  d on t l ’élevage prospéra  su r to u t au  X V II Ie s. 
é ta it aussi exporté  à l ’é tranger et fu t longtem ps la 
m o n tu re  des dragons bernois. On découvrit en 1889 
à l ’in té rieu r de l ’église des restes de p e in tu res m urales 
d a ta n t  du m oyen âge, d o n t 3 figures d ’apô tres on t été 
conservées. Population : 1764, 682 h ab . ; 1818, 1033 ; 
1900 (construction  du chem in de fer) 1518 ; 1920,
1376. R egistres de bap têm es e t de m ariages dès 1590, 
de décès dès 1611. —  Voir Ja h n  : Chronik. —  Der 
H inkende Bote 1919. [E. B.]

E R L E N B A C H  (C. Zurich, D. Meilen. V. DGS).
Vge, Com. et paroisse. Des p a la littes 
néolith iques on t été  découverts dans 
les baies de W inkel e t W iden. A u tre
fois Eriibach, Ehrlibach. Arm oiries : 
d 'a zu r à une croix d 'a rg en t. E rlen
bach é ta it un  dom aine du couvent 
d ’E insiedeln (Hofrodel de 1510), bail
liage des com tes de» R appersw il ; il 
passa au  second époux de la comtesse 
E lisabeth , Rodolphe de H absbourg- 
L aufenbourg, don t les descendants 

possédèren t aussi la h au te  ju rid ic tio n . Vge et bail
liage fu ren t hypothéqués, en 1335 par Jo h an n  I 
de R appersw il aux  com tes de Toggenbourg. Le 
com te D ouât de Toggenbourg les donna en hyp o 
th èq u e  à  Zurich en 1400, sauf une p a r t  de la basse 
ju rid ic tio n  qui re s ta  à E insicdeln ju sq u ’en 1798. Ju s 
q u ’à cette  da te , E rlenbach  fu t adm in istré  pa r un bailli 
qui changeait chaque année. Il fu t a ttr ib u é  en 1798 
au  d is tric t de Meilen, en 1803 à celui de Morgen, en 
1815 au  bailliage, d is tric t dès 1830, de Meilen. D u ran t 
la guerre de Zurich, les Zuricois repoussèren t sur leurs 
ba teau x , le 13 octobre 1444, les Confédérés venus par 
le lac piller la vendange. La chapelle de Sainte-Agnès 
citée dès 1370 é ta it une annexe de la paroisse de Küs- 
n ach t ; E rlenbach  dev in t paroisse au tonom e 1703. 
Population : 1836, 915 h a b .;  1900, 1207; 1920, 1684. 
Registres de paroisse dès 1650. — Voir M A G Z  X X IX , 
199. —  A L I S .— U Z .— G fr.— Habsburg. Urbar. —  Lar- 
giadèr dans Festschrift f. Paul Schiveizer. — Grim m  : 
Weistümer. —  Ringholz : Gesch. des Benediktinerstifts 
Einsiedeln. —  M em. Tig . — Friind : Chronik. — 
N üschéler : Gotteshäuser. [C.B.]

E R L E R .  Voir E h r l e r .
E R L I  (C. B àle-Cam pagne). Région en tre  les com m u

nes de P ra tte ln  et F renkendorf et don t le nom  signifie 
aunaie, th éâ tre  de la bata ille  du 3 ao û t 1833 entre 
les tro u p es de Bâle-Ville, sous le colonel B enedikt 
Vischer, et les so ldats de Bàle-Cam pagne, dans laquelle 
les c itadins fu ren t b a ttu s  après avoir éprouvé des 
pertes im p o rtan te s . Une pierre com m ém orative sur
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l ’E rlihügel rappelle  cette  rencon tre  décisive de la ville 
et pour le so rt de la cam pagne. —  Voir W eber : Die 
Revolution im  K t. Basel. [ 0 .  G a s s . ]

E R L I N S B A C H  (C. Argovie, D. A a rau . V. D G S).
Com. e t paroisse. Arm oiries : d ’azur 
à la bande ondée d ’argen t accom 
pagnée en chef de tro is étoiles d ’a r
gen t e t en po in te  de tro is coupeaux 
de sinopie. On y  a découvert des 
vestiges de l ’époque néolithique et 
de l ’âge du bronze. E n 1173, A m ies- 
bah ; 1310, Erdesbach, p robab lem ent 
de È r(i)n-oltes-bach, ruisseau d ’Êr- 
nolt. E rlinsbach a p p a rtin t à  la 
seigneurie de K üngstein ; il passa 

en 1417 à  A arau, en 1453 à H ans-A rnold Segesser, 
en 1454 à la m aison des chevaliers de S a in t-Jean  de 
B iberstein et fu t incorporé avec celle-ci à Berne en 
1535, grand-bailliage de B iberstein. — Voir Merz : 
Burgen und Wehrbauten. —  Le m êm e : Gemeindewap
pen. [L. S.]

E R L I N S B A C H  ( O B E R  et N I E D E R )  (C. Solerne,
D. Oosgen. V. D G S). Deux Vges e t Com. ; au trefo is 
Ernlisbach, Erlispach. T rouvailles de l ’âge du bronze ; 
restes d ’une villa rom aine près de N ieder E rlinsbach. 
Arm oiries  de N ieder E rlinsbach  : coupé de gueules et 
d ’argen t à la bande ondée de l 'u n  en l’au tre . E n  10/0, 
le couvent d ’E insiedeln reçu t du  duc R odolphe de 
Souabe la m étairie  e t le dom aine d ’E rlinsbach, q u ’il 
posséda ju sq u ’au  X IV e s. avec le d ro it de collation 
qui en dépendait. E n 1349, E insiedeln v en d it la 
cour colongère d ’E rlin sbach  avec le d ro it de collation, 
la  basse ju rid ic tio n  e t au tres droits au  couvent de cla- 
risses de K önigsfelden. Celui-ci inféoda l ’avouerie et 
les d ro its de ju stice  aux  comtes de H absbourg , de qui 
les barons von K ienberg les t in re n t en arri ère-fief. E n 
1276 Jak o b  von K ienberg possédait un  tiers de la 
h au te  ju rid ic tio n  su r Ober e t N ieder E rlinsbach  ; en 
1351 K önigsfelden acq u it l ’avouerie sur le village de 
N ieder E rlinsbach . Ces droits de ju stice  passèren t en 
différentes m ains, puis, en 1458, Solenne acq u it la 
h au te  ju rid ic tio n  sur E rlinsbach  e t la basse ju rid ic 
tion de N ieder E rlinsbach . Il échangea avec Berne, en 
1665, la  basse ju stice  d ’E rlinsbach  ob dem Erzbach. E n 
1466 et 1871 l ’église fu t reco n stru ite . A la suppression 
du couvent des clarisses de Königsfelden en 1528, le 
d ro it de collation, qui a p p a rten a it à ce dernier depuis 
1349, dev in t p ropriété  de B erne. E n 1529 E rlinsbach  
se prononça pour le catholicism e, m ais dans la deuxièm e 
v o ta tio n  de 1530, sous l ’influence de l ’ancien curé ins
tallé  p a r Berne, H einrich Brügger, la nouvelle foi l ’em
p o rta  pa r tro is voix de m ajo rité . E n  1532 Soleure dé
posa B rügger de ses fonctions, m ais m ain tenu  par 
Berne, ce dernier re s ta  à  E rlinsbach ju sq u ’en 1534, 
puis d ev in t p a steu r du village argovien d ’Erlinsbach, 
placé sous la souveraineté de B erne. E rlinsbach  fu t 
dès lors et ju sq u ’en 1571 privé de curé. En v e rtu  de 
l ’accord de W ynigen, Soleure reçu t en 1565 la collation 
e t la cure ; Berne con tinua à  payer la prébende. E n 
1571 le culte catholique fu t ré insta llé  à E rlinsbach. 
Au déb u t du X I X e s., le village possédait encore de 
beaux  vignobles. Population : N ieder E rlinsbach  : 1829, 
748 hab . ; 1900, 1085 ; 1920, 1349. Ober E rlinsbach : 
1829, 388 hab . ; 1900, 445 ; 1920, 441. — Voir F . Eggen- 
schwiler : Territor. E ntw . des K ts. Sol. — Schm id : 
Kirchensätze  I. —• Schm idlin : Kirchensätze I I .  — Le 
m êm e : Solot.li. G laubenskampf. [J. K.]

E R L I N S B U R G  (C. Berne, D. W angen, Com. Nieoer- 
bipp). Ancienne seigneurie des comtes de Frobourg. 
Elle com prenait le château  su r un  rocher ab ru p t du 
J u ra  (Lehnfluh, où l ’on a trouvé  des m onnaies rom aines) 
et les villages de N iederbipp, W aldkilchen (disparu), 
W alliswyl-B ipp, W olfisberg, W alden et H ochenhâusern 
(O ggenhäusem  ?). E n 1332 Jo h . von Froburg  hyp o th é
qua E rlinsburg  à son oncle le com te Rodolphe de 
N euchâtel-N idau qui possédait déjà la seigneurie de 
B ipp. Dès lors E rlinsburg  pa rtag ea  la destinée de la 
seigneurie de B ipp (voir cet a rt.) e t en 1463, passa à 
Berne. D u ran t l ’invasion des Anglais de Coucy et les 
guerres de Sem pach, le château  fu t endom m agé et tom ba

en ruines au  com m encem ent du X V e s. — F R B .  — Leuen- 
berger : Chronik des Amies B ipp. [p. K a s s e r  et H. M.] 

E R L I S H O L Z .  Fam ille de Zurich des X V e et X V Ie s.
—  1. H e i n r i c h ,  pelletier, de Bischofszell, bourgeois le 
16 ju ille t 14 1 4 . —  2. S t e p h a n , le jeune, est m entionné 
avec sa sœ ur A d e l h e i d  parm i les bons chan teu rs e t 
com positeurs de m otets de Zurich ; rep résen tan t des 
tailleurs au P e tit  Conseil des Cornus en 1489. Il assista  
à  la délibération  de la sentence (Spruchbrief) concernant 
la cam pagne zuricoise. — Z T  1885 , p. 3. — Edli- 
bach : Chronik p . 261. — Dok. W aldm. [F . H .]

E R L Ö S E N  (C. Lucerne, D. Hochdorf, Com. E r
mensee). Ce nom  dérive du ahd . erien =  labourer et 
signifie terre qui n ’est pas labourée, terre  en friche. 
V aste fo rêt que la légende et un erm itage on t ren
due célèbre. L ’existence de ce dernier est prouvée du 
X V Ie au  X IX e s. La collation ap p arten a it au chapitre  
de B erom ünster, tand is que la m aison des chevaliers de 
H itzk irch  fa isa it le service des aum ônes hebdom adaires.
— Arch. d ’H itzkirch . — Gfr. Reg. [P.-X. W.] 

E R L Ö S E N  (C. Zurich, D. et Com. Hinvvil. V. D GS).
Ham eau. P rim itivem en t Erileozaha =  ruisseau près de 
l’é tablissem ent A’EHnleoz (?). Les W etzikon, puis la m ai
son des chevaliers de Bubikon y possédaient la basse ju r i
diction. La localité doit son im portance à sa source th e r
m ale, découverte pa r Un paysan  en 1801, e t à l ’établisse
m en t de bain qui y a  été édifié. Le conseil sanitaire  zuri- 
cois v in t expertiser l ’eau sur place le 28 octobre 1810.
— Voir A rn . N äf : Gesch. H inw il. [G. S tricicler.] 

E R  M A T  I N G E N  (C. Thurgovie, D. K reuzlingen. V.
D G S). Corn, et paroisse. Arm oiries : de sable à un chien 
ra m p a n t d ’argen t. En 724 Erfm uotinga =  chez les 
gens d ’Erf-m aot ; en 1152 Ermuolingen. Dans une 
anse du lac, on a  découvert en 1858 des p a la fittes et 
de nom breux objets de l ’époque néolithique, des tom bes 
além annes et des m onnaies rom aines. En 724, le m aire 
du palais, Charles M artel, fit don à sa in t P irm in des re
venus d ’E rm atingen e t de 24 censitaires libres en T hur
govie. E rm atingen  form ait avec Eggishcf, F ru thw ilen , 
M annenbach, Salenstein et T riboltingen une corporation 
économ ique além anne avec forêts, pâturages et basse 
ju rid ic tion , don t le couvent de Reichenau é ta it p ro
priétaire  foncier et collateur de l ’église. L'église, dédiée à 
sa in t Albin, est déjà m entionnée au V I I I e e. ; elle fu t 
incorporée au couvent en 1359. L ’avouerie d ’E rm atingen  
fu t souvent aliénée ; ju sq u ’en 1446 elle fu t hyp o 
théquée aux  seigneurs von K lingenberg. Dans les envi
rons du village, les châteaux  de Sandegg, Salenstein, 
H ard , H ubberg, F ru thw ilen , R iedern et W olfsberg, 
é ta ien t occupés pa r les m inistériaux du couvent. De 
nom breux biens a p p arten a ien t à des bourgeois de Cons
tance. P en d an t la guerre de Souabe, en 1499, le vil
lage fu t rédu it en cendres lors d 'une sortie de la garnison 
de Constance. Les h a b ita n ts  o b tin ren t des abbés de 
Reichenau de nom breux privilèges concernant la pêche, 
et des affranchissem ents de redevances. La bourgeoisie 
qui désignait elle-même son bourgm estre, chercha 
constam m ent à s ’ém anciper et fu t de ce fa it en fré
quents conflits avec son seigneur. En 1524, sous l ’in 
fluence d ’Alexius B ärtschi, la comm une ado p ta  la Ré
forme ; m ais le culte catholique fu t rétabli en 1620, 
et dès lors la p a rité  a été m aintenue. R egistres de la p a 
roisse catholique dès 1616, de la paroisse p ro tes tan te  dès 
1618. — Voir M ayer : Gesch. von Erm atingen  dans T B , 
cahiers 26, 31 et 36. [Son.]

E R M E N F R O I D  ( E r m e .n f r i d ) .  D ’origine inconnue, 
évêque de Sion, de 1055 à sa m ort, le 11 décembre 
1082. En 1059, il assiste au  couronnem ent du roi de 
F rance, Philippe I, comme légat pontifical ; en 1062 et 
1070, il est en A ngleterre, en 1080 à T urin, et p a r ti
cipe au Synode de Mayence (1071) et de Chaton (1072). 
Il prend p a rti dans la querelle des Investitu res pour 
H enri IV. dans la suite duquel il est souvent m en
tionné. H enri IV  le nom m a chancelier de Bourgogne et 
lui inféoda en 1079 Loèche et N at ers. —  Voir Gre- 
m aud I. —  H oppelet : Beilr. zur Wall. Gesch. [D . I.] 

E R M E N R I C H .  Moine du couvent d ’Elhvangen en 
Souabe qui est probablem ent iden tique à- l ’évêque 
du même nom  à Passau, t  26 décembre 874. Il composa, 
lors de son séjour d ’études à Saint-G all, en tre 850 et
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855, l 'ad resse  à  l ’abbé G rim ald co n ten an t des ren 
seignem ents h isto riques su r des a rtis te s  e t écrivains 
sa in t-gallo is ; il y est fa it p o u r la p rem ière fois m ention  
de la chaîne du Säntis sous le nom  de iu g u m  Sam buti- 
nu m . C’est à  to r t  q u ’on a ttr ib u e  à E rm en rich  une vita 
s. M a g n i , p lag ia t qui fourm ille d ’erreurs chronologiques. 
— Voir Scherrer : K at. der S tiftsb ib!., p. 99, 184. — 
M A G Z  X I I ,  205. —  W atten b a ch  : Deutschlands Ge
schichtsquellen I b, 282. [ j. M.]

E R M E N S E E  (C. Lucerne, D. H ochdorf. V. D G S).
Com. e t Vge. E n 1063 Arnensee  
=  lac d ’A rno ou p eu t-ê tre  lac a y an t 
peu d ’eau (de a m i =  pauvre). Ves
tiges de l ’âge du bronze e t de l ’époque 
rom aine. Arm oiries : de gueules à  la 
to u r  crénelée d ’or, ouverte  et m a
çonnée de sable. Cette localité fu t 
donnée en 1036 au  chap itre  de Müns
te r  pa r le com te U lrich de L enzbourg. 
E n  1237, les com tes H a rtm a n n  de 
K ibourg  acq u iren t de M ünster une 

te rre  à  E rm ensee pour y  constru ire  un  château .
Ce dern ier a p p a r tin t  aux  chevaliers von Lieli et, 
a v a n t sa d estruction  dans la guerre de Sem pach, 
à  H em m ann von G rünenberg. A v an t la bata ille  
de Sem pach, p lusieurs h a b ita n ts  de la localité  fu ren t 
adm is à la bourgeoisie de Lucerne. Lors de la 
conquête  de l ’A rgovie, E rm ensee passa  défin itivem en t 
à  L ucerne, avec le bailliage Saint-M ichel. Le village 
fo rm ait au trefo is une enclave com prise dans le bail
liage de R ichensee qui a p p a r t in t  ju sq u ’en 1803 au
F re iam t. E n  1489, éclata  en tre  les possesseurs du fief et. 
les m euniers d ’Erm ensee un v io len t conflit qui se te r 
m ina p a r u n  m eu rtre . Les h a b ita n ts  d ép enden t de la 
paroisse de H itzk irch . La chapelle, constru ite  en 1565 
e t agrand ie  en 1605, possède 8 p an n eau x  sculptés po
lychrom es du com m encem ent du X V Ie s. —  Urk. 
M unster I, 114. [P.-X.W.]

E R M IT E S  (N O T R E  D A M E  D E S ). Voir E i n s i e -
DELN.

E R N E N  ou Æ R N E N  (C. Valais, D. Conches. V.
D G S). En 1214 A raynon  ; en 1220 
A rengnon  ; en 1344 Aragnyon; en 1510 
A ernen. A rm oiries: p a r ti de gueules 
e t d ’a rgen t à  la croix de l ’un  en 
l ’au tre . T om beaux rom ains dans les 
B innachern , su r le te rrito ire  de la 
com m une d ’E rn en . 11 n ’a jam ais 
existé une fam ille féodale d ’E rnen . 
Les m em bres d ’au tre s  familles, 
comme les M anegoldi, les Troller, 
les von M ühlebach, etc ., se nom 

m aien t de Aragnon, de leu r lieu de dom icile ou d ’ori
gine. Les M anegoldi de N aters ach e tè ren t en 1215 la 
m ajorie  d ’E rnen  des seigneurs de V enthône, m ais du 
ren t la céder en 1271 à l ’évêque de S ion.C e dernier la 
rem it à la fin du X I I I e s. à la fam ille de Rodis, qui la 
v e n d it en 1344 à François de Compeys et à l ’évêque 
G uichard  Tavelli. La com m une de Conches p a rtic ip a  à ce 
ra ch a t et o b tin t de ce fa it le d ro it de partic ip e r à l ’élec
tio n  du  m ajo r «ob Deysch u f  ». A p a r tir  de cette  épo
que, le m ajo r de Conches siégea a lte rn a tiv e m en t à 
Erneu et à  M ünster. La com m une est m entionnée en 
1348. Elle doit en g rande  p a rtie  son im portance  au  trafic  
p a r l ’A lbrunpass dans la vallée de B inn, assez considé
rab le  dès le m ilieu du  X IV e s. La m aison d ite  de Tell, 
1578, don t les m urailles extérieures son t ornées de la 
scène de la pom m e de Guillaum e Tell pein te à  la fresque, 
serv it à l ’origine d ’e n trep ô t. L ’hôtel de ville fu t b â ti 
en 1770 p a r le dizain de Conches comme prison de dis
tr ic t .  La paroisse d ’E rnen  com prenait à l ’origine 
to u te s  les com m unes de Couches in férieur. S’en d é ta 
chèren t : B inn en 1298, Fiesch en 1584, N iederw ald en 
1666, Bellwald en 1699, L ax en 1893. Le couvent des 
augustines de G nadenberg, fondé à E rnen  en 1339, fu t 
tran sféré  à  Fiesch en 1343 et supprim é en 1489. Les 
jésu ite s eu ren t un  gym nase à  E rnen  de 1608 à 1615 ; 
les capucins un  é tab lissem en t en 1740, transféré  à Lax 
en 1744 et supprim é en 1746. L ’église actuelle  date  du 
com m encem ent du X V Ie s., m ais a subi une réno

va! ion désastreuse en 1 8 6 1 -1 8 6 4 . Elle possède quelques 
ob jets d ’a r t  rem arquab les, en tre  au tre s  des fragm en ts 
de re tab les du X V e s., un calice donné p a r le cardinal 
M. Schiner, et des stalles de la  seconde m oitié du 
X V IIe s . —  Voir G rem au d .—  B W G .— A. B iderbost : 
Ernen  dans Z SSt. 1907 . [ d I 1

E R N E T S W I L  (C. Saint-G all, D. See. V. D G S). 
Vge, Com et paroisse. C’est dans l ’église d ’Eschenbach 
q u ’en 88 5  E id w art et Iltibo ld  v en d iren t à Saint-G all 
leurs p ropriétés sises à Eidwarteswilare (U S tG  I I ,  
n° 6 4 1 ). C ependant on se dem ande s ’il s ’agit d ’E rnets- 
wil, com m e le p ré ten d  W artm an n , ou d ’E rm enswil 
situé dans le te rr ito ire  com m unal d ’E schenbach . Plus 
ta rd  E rnetsw il co n stitu a  un  des six Tagwen  du ba il
liage d ’U znach. E n 180 3  il fu t a ttr ib u é  à la com m une 
de Gomiswald, et le 20  avril 1807  érigé en com m une a u 
tonom e. E n  18 4 3  il se sépara  de la paroisse d ’Uznach 
d on t il av a it dépendu ju sq u ’alors e t dev in t une p a 
roisse in d épendan te . [Bt.]

E R N I ,  E R N Y , Æ R N I .  Nom de fam ille de divers 
cantons, issu du prénom  E rn i, a tte s té  dès 13 0 0 , dim i
n u tif  de nom  en A rn-  =  aigle, comm e Arn-olt.

A. C a n to n  d 'A r g o v ie .  —  E m i l ,  * 1868 , secrétaire  de 
la d irection de l ’économie publique et des tra v a u x  
publics d ’Argovie 1 8 9 2 -1 8 9 7 , chef du  bureau  can tonal 
des assurances 1 8 9 8 -1 9 0 3 , d irec teu r des usines é lec tri
ques du  can ton  de Zurich 1 9 0 8 -1 9 1 9 , colonel de génie 
et in s tru c teu r en chef du I I e, puis du 1er corps d ’arm ée, 
com m andant de la V Ie brigade d ’in fan terie . — D SC .
—  V o i r  a u s s i  a r t .  Æ r n i . [L. S.]

B. C a n to n  d e  B à i e - C a m p a g n e .  La fam ille E rn i a p p a 
ra ît au X V e s. à  M aisprach, D iegten, Tenniken, Ep- 
tingen. Sissach, F renkendorf et L iestal : elle est encore 
au jo u rd ’hui représentée à R otenfluh  et W enslingen. — 
H A N S, d ’Oberdorf, dit H eyd E rn i, fu t l ’un de ceux qui 
lors de la guerre des paysans de 1653  provoquèren t les 
prem iers le m ouvem ent contre les au to rités  de la ville 
de Bàie en in v ita n t à lui refuser l ’a rgen t destiné  aux  
troupes. Comme ad jo in t des deux p rincipaux  chefs, 
Uli Schad et Isaak  Bowe, il é ta it au  prem ier rang  des 
m eneurs e t fu t condam né à ce t i t r e  au x  galères vén i
tiennes pour la vie. C onduit pa r Säckingen avec les a u 
tres condam nés, il p u t se libérer à  L aufenbourg  
avec l ’aide des paysans de l ’endro it. Il se rév o lta  ce
pen d an t de nouveau  contre les au to rité s  bàloises, et 
fu t alors condam né à une peine in fam an te . —  Voir 
U LB. — UB. — Merz : Burgen des Sisgaus. — B ruck
ner : M erkw ürd. der Landschaft Basel. — H eusler : Der 
Bauernkr. von 1653 in  der Landschaft Basel. [Otto G a s s ]

C. C a n to n  d e s  G r is o n s .  E r n i  (aussi Æ r n i ). Fam ille 
bourgeoise de Maienfeld et de T rins. — 1. U l r i c h  Æ rni, 
fu t investi pa r le roi Frédéric  I I I  de la charge de juge 
des m ineurs (Bergrichter) à Davos le 26  février 1 5 4 5 .
—  Neuer Sam m ler 1806 , p. 5 1 4 . — 2 . C a s p a r , pro 
bab lem ent fils du précédent, juge des m ineurs vers 
1 5 8 4 . — Mohr : Dokumentensam mlg. X V Ie s., n° 91 4 .
— L ’un des deux fu t p robab lem ent anobli avec les 
arm es su iv an te s : d ’azur à une aigle (A ar, Æ rn i) , sur 
tro is coupeaux de sinopie e t a  dédié à la ju rid ic tio n  
de Davos un v itra il à  ses arm es qui orne la salle de 
la m airie. ■— A H S  1 9 0 2 , I I ,  p. 11. [L. J.]

D. C a n to n  d e  L u c e r n e .  Fam ille de M ünster, Gunzwil, 
A ttishofen, Egolzwil, Roggliswil, Rusvvil, etc. — 1. A n 
d r e a s , de M ünster, n o ta ire  en 1 4 1 5 . — 2 . J o s e f , 
d ’Egolzwil, 1 8 2 7 -1 9 0 7 , greffier du trib u n a l 1871, m em 
bre du Conseil de l ’in stru c tio n  publique, conseiller n a 
tiona l 1 8 7 8 -1 9 0 2 , dépu té  au  G rand Conseil 1 8 8 3 -1 8 9 1 , 
juge à la Cour d ’assises 1 8 7 8 -1 8 8 6 . —  Gfr. 62 , X V I I I . — 
3. X a v e r ,  de Roggliswil, 1 8 2 8 -1 9 0 8 , présiden t du tr ib u 
nal. —  Luz. Hauskalender 1910. — 4 . A n t o n , d ’Egolz- 
wil, * 1858, m em bre du Conseil de l ’in stru c tio n  publi
que dès 1891 , député  au  G rand Conseil 1 8 9 9 -1 9 1 6 , con
seiller na tio n a l 1 9 0 9 -1 9 1 6 , conseiller d ’É ta t  dès 1 91 6  ; 
colonel. [ P .- X .W .]

E .  C a n to n  d e  S o le u r e .  Voir Æ r n i .
F. C a n to n  d e  T h u r g o v ie .  Fam ille d ’A adorf. — J o

h a n n e s , * 1858 , m aître  secondaire à  A adorf 1 8 8 1 , à  Ar- 
bon 1888 , à  Schaffhouse 1910 ; inspecteur des écoles 
à  Frauenfeld , a u te u r de différents écrits pédagogi
ques et politiques. — E m i l . * 1841 à  Thundorf, m aître
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secondaire ; in s titu teu r  à l ’in s titu t d ’éducation  de 
Guggenbühl (école VVehrli) 1861-1866; professeur au 
sém inaire de K reuzlingen 1867-1909. f  39 m ai 1910.
— Voir U. G raf et J .  W eber : E m il E m i  u. Joh. Setter.
— L L H . — D SC. [ S c h . ]

G. C an to n  de Z u rich . I. Fam ille de la Com. de
Pfäffikon, a tte s tée  dès le X V Ie s.
—  [J. F r i c k . ]  — II . Fam ille de la 
ville de Zurich. Arm oiries : d ’a rgen t 
à u n  rosier tigé, feuille de sinopie, 
p o r ta n t tro is roses de gueules bou
tonnées d ’or issan t de tro is coupeaux 
de sinopie. P lusieurs m em bres de la 
famille de Pfäffikon fu ren t reçus 
bourgeois de 1420 à  1613. Elle a donné 
de nom breux ecclésiastiques. — 1. 
H e i n r i c h ,  1565-août 1639, p asteu r 

d ’IIirzel 1591, A lbisrieden 1596, professeur à  Zurich 1601, 
chanoine 1612, bourgeois d ’honneur 1592. A publié un 
g rand  nom bre d ’ouvrages la tin s . —  2. H e i n r i c h ,  * 1630, 
p a s teu r d ’A ltnau  (Thurgovie) 1653, de S t. Jak o b  1668, 
p rem ier archidiacre du G rossm ünster 1677, au tistes 
1680, f  8 m ai 1688. Il s ’occupa su rto u t des coreligion
naires expulsés de France et de Hongrie — Voir G .-R. 
Z im m erm ann : Die Zürcher. Kirche 1519-1S1S. —

3. J o h a n n - H e i n r i c h ,  1777-1842, libra ire  et an tiq u a ire  
à  Zurich, pub lia  en 1820 les M emorabilia Tigurina , 
con tinuation  de l'ouvrage de H .-H . B luntschli et A. 
W erdm iiller, p a ru  sous le m êm e titre . — 4. C hristoph- 
H e i n r i c h ,  fils du n° 3, * 1808, aum ônier de l ’hôpita l, 
f  dernier de sa fam ille, en A m érique, en 1873. —  Voir 
L L . — L L H . —  W irz : Etat. —  Mülinen ; Prodrom us. — 
Zürcher Bürgeretats. [H. B r u n n e r . ]

E R N  I AIM S E E . Voir E n g e lb er g er , K a r l .
E R N S T . Fam illes des cantons d ’Argovie, Berne, 

Lucerne, T hurgovie e t Zurich.
A. C an to n  d ’A rg o v ie . Fam ille de la ville d ’A arau. 

Arm oiries : d ’azur au lys d ’or issan t de tro is m onts de 
sinopie, accom pagné en chef de deux étoiles d ’or. L ’a n 
cêtre de la  famille est H a n s - U e l i , de Holzikon, b o u r
geois en 1575, qui p rit p a r t  à  l ’expédition en Savoie 
de 1589. —  1. H a n s - J a k o b , petit-fils du précédent, 
1614-1682, g rand-sau tier 1650, avoyer 1678 - 1681. 
•— 2. S a m u e l , 1717-1793, D r m éd., no taire, greffier 
à B iberstein  1753, secrétaire  de ville 1757, lieu te 
n a n t d 'avoyer 1778, avoyer 1779 - 1781, 1783- 1785 
et 1787-1789.—  3 . J o h a n n e s , * 1753, horloger, f  1801 
p résid en t de la  m unicipalité . —  Plusieurs m em bres 
de cette  famille em brassèren t la  carrière ecclésiasti
que.

Une au tre  fam ille E rn s t plus ancienne ap p a ra ît à 
A arau  en 1549 et à  B rugg en 1547. — Voir L L .  — 
Merz : Wappenbuch der Stadt A arau  (avec tab leau  gé
néalogique). [H. Tr.]

B. C an to n  de B e rn e . E r n s t ,  v o n  E r n s t ,  d ’E r n s t ,  
v o n  E r n e s t .  Fam ille patricienne 
de Berne vraisem blab lem ent origi
naire de Thoune, qui acquit le droit 
de bourgeoisie de Berne vers 1476 . 
Arm oiries : d ’or au bélier issan t de 
sable sur tro is m onts de sinopie. 
A la fin du  X I I I e s., on trouve, 
établie à  Berne (Livre d ’ann iv er
saires de Saint-V incent) une famille 
E rn st ; on n ’a  ju sq u ’ici aucune 
preuve de sa p a ren té  avec la précé

den te . La souche de la  famille patricienne e s t— H a n s ,  
qui p r it  p a r t à  la bata ille  de M orat en 147 6  et fu t  m em 
bre du G rand Conseil en 1 4 8 5 . De nom breux  m em 
bres de la famille p riren t du service en F rance, en 
H ollande, en Sardaigne, en Prusse et plus ta rd  dans 
les Deux-Siciles. —  1. H a n s - J a k o b ,  bailli de F rau- 
b runnen  1630 , cVInterlaken 1 6 4 4 . —  2 . H a n s -H e ix r ic h ,  
bailli de F rau b ru n n en  1 6 6 6 , m em bre du P e tit Conseil 
1 6 8 8 . t  en 1 7 0 4 . —  3 . J u l i u s - H i e r o n y m u s ,  fils du n »  2, 
bailli cìe Thorberg 1697 , m em bre du P e tit Conseil 1721 , 
t  en 1 725 . — 4 . F I a n s - G e o r g ,  frère du n° 3, bailli de 
G randson 1705 , de Nyon 1721 , t  1741. —  5 . B e f i t -  
H u c lo lf,  1 7 3 3 -1 8 1 8 , capitaine au service de. France 
dans le régim ent de P lan ta , p rit p a r t  à la guerre de

Sept ans ; capitaine d ’une 
m en t bernois d ’Erlach en 
m êm e régim ent 1782. Bri
gadier 1783, m aréchal de 
cam p 1788, com m andeur 
du m érite  m ilitaire  1792, 
cordon rouge 1793, après 
sa re tra ite  il dev in t bailli 
de R om ainm ôtier. Le régi
m ent d ’E rn st au  service de 
France é ta it rép u té  pour 
sa belle tenue . Son désar
m em ent p a rle s  révo lu tion
naires à Aix en Provence 
le 26 février 1792 souleva 
p a r to u t une grande in 
dignation. —  Tillier : 
Gesch. von Bern V, 504. — 
J .  B. von W eiss : Weltqesch. 
I I I .  —  6. H i e r o n y m u s -  
F r i e d r i c h ,  1738-1782,frè
re du n° 5. Il se d istingua 
comme aide-m ajor dans la 
guerre de Sept ans, m ajor 
dans le régim ent de Jenner;

com pagnie dans le régi- 
1760, colonel en t i t re  du

Béat-R odolphe d ’Ernst. 
D'après un portrait dans de Val- 

lière : H on n eu r el F id é lité .

comme m ajor de brigade il com m anda en 1766, au camp 
de Compiègne, les brigades réunies d ’Erlach, de Castella 
et de Jenner. L ieutenant-colonel 1770, cap itaine  aux 
gardes suisses 1773, brigadier 1780. — 7. J o h a n n -  
V i k t o r ,  1741-1817, frère du n° 6, serv it dans la garde 
suisse de H ollande en 1770, m ajor dans le régim ent 
Mtiller en Prusse 1785, lieu tenant-colonel 1783 ; à  
T rip p stad t il reçu t l ’ordre pour le M érite ; colonel et 
com m andant de la brigade de fusiliers de M agdebourg 
1798, m ajor-général 1800, fondateu r de la branche alle
m ande v o n  E r n e s t ,  qui renouvela en 1876 son droit 
de bourgeoisie à  Berne. — 8. F r a n z - F r i e d r i c h - S a -  
m u e l ,  1757-1833, cousin des 3 précédents, d it « de Mor- 
ges », capitaine au régim ent S te ttle r en Sardaigne, puis 
chef de la seconde légion helvétique au service de France, 
m ajor-général en Sardaigne 1814, chevalier des SS. 
Maurice et Lazare ; il em brassa la religion catholique 
et m ouru t à  Nice. — 9. B e a t - L u d w i g - F r a n z - F r i e d -  
r i c h ,  * en 1771, fils du n° 6, officier aux gardes suis
ses, tu é  le 7 septem bre 1792 à  l ’abbaye de Saint-G er
m ain . — 10. A r m a n d  - E d u a r d ,  1782-1856, fils du 
n° 5, officier au service de Prusse, bailli de Schwarzen- 
bourg, où il con tribua beaucoup à  réform er l ’adm inis
tra tio n  de l ’assistance e t de l ’église ; d irecteur des é ta 
blissem ents pén iten tiaires en 1829. Depuis le milieu du 
X IX e s. plusieurs m em bres de la famille fu ren t et 
son t banquiers à  Berne. — Voir Friedli ; Bürndütsch, 
vol. Guggisberg, p. 587. — L L . —  R. de Steiger : 
Les généraux bernois. — A G S  I I . —  Généalogie mus 
(en possession de la famille). [F. v .  E r n s t . ]

G. C a n to n  d e  L u c e rn e .  F am ille  de M ü n s te r e t de 
L u cern e . —  J o h a n n ,  D r m éd ., de N u rem b erg , b o u r
geois de L u ce rn e  en 1535, m édecin  de la  ville ju s q u ’en 
1548 en v iro n . —  J o h a n n - W i lh e lm ,  de M ü n ste r, t r é 
so rie r vers 1670. —  A rch ives d ’É ta t  L ucern e , Bürger- 
buch I I .  [P.-X. W.]

D . C a n to n  d e  T h u rg o v ie .  F am ille  de W ig o ltin g en . —  
H a n s  e t J a k o b ,  père  e t fils, fu re n t en 1664 im p liq u és 
d an s l ’affa ire  de W ig o ltin g en  e t co n d am n és à  m o r t,  le 
d e rn ie r  p a rc e  q u ’il ne v o u la i t  pas rév é le r  l ’en d ro it où son 
pèro  s ’é ta i t  ré fu g ié .—  J  . - U l r i c h ,  p a s te u r  à  B ra u n a u  1826, 
à  S irn a ch  1828, à  A arw an g en  1850, d o yen  d u  c h a p itre  
de F ra u e n fe ld  1862, t  2 a v r il 1 8 6 5 .—  P up. Th. 2 ,6 5 6  
e t 659. —  S u lzb erg er : Verz. der thurg. Geistl. [ S c h . ]

E. C a n to n  d e  Z u r ic h .  I. A ncienne fam ille  de la  Corn, 
de Z ollikon , a t te s té e  dès 1362. —  
Steuerbücher I. — N üesch  e t B rup - 
p a c h e r  : Das alte Zollikon. —  i l .  
Vieille fam ille  de la  Com. de D ä ttli-  
k o n , a t te s té e  dès 1416. —  [J. F rick .] 
—  I I I .  F am ille  bourgeo ise é te in te  
de la  v ille de Z u rich . H a n s , 
J æ c k l i ,  N ik l a u s  e t R u d o l f ,  de 
Z ollikon , d e v in re n t  bourgeo is en 
1401. —  H e in r i c h ,  bailli d ’A n-



12 ERNST II ERSCHWIL

del fingen 1517. —  [C. B.] — IV . Fam ille de W inter- 
th our, bourgeoise a v an t 1563. Arm oiries : d ’azu r à 
u n  cro issant d ’or accom pagné en chef d 'u n e  étoile 
à  six rais du m êm e, e t en po in te  de tro is cou- 
peaux  de sinopie. —  1. H a n s - H e i n r i c h ,  1762-1826, 
D r m éd ., p ré fe t 1800, secrétaire  de la ville 1811. 
11 fu t envoyé en 1814 auprès des m in istres de R us
sie e t d ’A utriche à la  D iète pour so lliciter leu r ap 
pui en faveur du ré tab lissem en t de W in te rth o u r dans 
son ancienne e t avan tag eu se  s itu a tio n  po litique. —
2. A l f r e d ,  1817-1910, m em bre du conseil de la ville 
1851-1855 , puis négocian t à  C onstantinople, m em 
bre fo n d a teu r et conserva teu r du K unstverein. — 
N W T  1910, n° 53. —  3. F e r d i n a n d ,  1819-1873, 
fonda  en 1842 la brasserie  H aldenberg  (depuis 1872 
H aldengu t). —  F . Schoellhorn : Die Brauerei Halden
gut in  W interthur 1843-1918. — 4. F e r d i n a n d ,  1822- 
1901, créa en 1854 la  fab riq u e  de d rap  N eu-Pfungen, 
en 1888 la  fabrique de scories T hom as à W ülflingen. —
C. Ernst. : Z um  50jährigen Ju b ilä u m  der Wollwaren- 
fa b rik  N eu-P fungen . —  5. J a c q u e s ,  1823-1888, né
gocian t e t écrivain , a u te u r de Vier Novellen  et 
d ’au tre s  récits . —  N Z Z  1902, n° 176-180. —  R. H un- 
ziker : Z u r L iteratur gesch. W interthurs dans Alm anach  
der literar. Vereinigung W interthur 1918. —  6. F r i e d 
r i c h ,  1828-1911, D r m ed., p riv a t-d o cen t 1855, p ro
fesseur ex trao rd in a ire  à l ’un iversité  de Zurich 1860- 
1864, puis m édecin à  Z urich. Bourgeois d ’honneur 
de cette  ville 1875. —  N Z Z  1911, n° 52. —  Z T
1912. —  7. J u l i u s ,  1830-1861, g rav eu r su r cuivre. 
—  S K L .  —  8. P a u l ,  * 1859, fils du n° 6, D r m ed., 
p riv a t-d o cen t, puis professeur ex trao rd ina ire  à  Heidel
berg, professeur ordinaire à Zurich 1886-1900, de nou
veau  à H eidelberg , d irec teu r de l 'in s ti tu t  pathologique 
e t anato m iq u e  de cette  ville, m em bre de l’académ ie de 
H eidelberg, conseiller in tim e. —  W e ris ts?  8e éd. — 9. 
R u d o l f ,  * 1865, D r ju r ., banquier, m em bre du  con
seil de ville 1900-1915. —  Voir A. E rn s t : Chronik 
und  Stam m tafel ; F am ilie  E . —  A une a u tre  famille, 
venue de N eftenbach , D ä ttlik o n  et O berw in terthour, 
bourgeoise de W in te rth o u r, a p p artien n en t —  10.
H e i n r i c h ,  1846-1916, a rch itec te , d ’abord  chez Sem per 
à  D resde, puis à  Zurich où il édifia en tre  au tres une 
p a rtie  des m aisons de la rue de la gare, le C hâteau 
rouge, etc. — S K L .  —  Z W C hr. 1916. —  11. H e i n r i c h ,  
* 1847, m aître  secondaire, conseiller d ’É ta t  1897-1920, 
D r h . c. ; a publié  : Z ur Reform der Kantonsschule ; 
Die direkten Staatssteuern im  K t. Zürich, et d ’au tres 
écrits . —  DSC. —  12. U l r i c h ,  1847-1921, m aître  se
condaire, professeur d ’histo ire à  l ’école cantonale  de 
Z urich 1890-1920, a u te u r  de Gesch. des Zürcher. Schul
wesens bis gegen Ende des 16. Jahrh. — Ldb. 1921, 
n°  167. —  13. A l f r e d ,  * 1875, fils du  n° 11, p riv a t- 
docen t 1901, professeur ex trao rd ina ire  1905, profes
seur ordinaire de bo tan ique  générale à  l ’un iversité  de 
Z urich 1909. Il en trep rit un  voyage dans les Indes 
o rien tales. A publié  : B astardierung als Ursache der 
Apogam ie im  Pflanzenreiche, e t beaucoup d ’opus
cules bo tan iques. —  D SC . —  Festschr. zur E inw eihung  
der neuen Universität 1914. —  14. O s k a r ,  * 1886 à 
T urb en ta l, a rtis te -p e in tre , é tud ia  à Paris, F lorence et 
Zurich ; œ uvres dans les collections publiques de 
Zurich, W in te rth o u r e t Saint-G all. — N W T  1923, n° 
237. — 15. F r i t z ,  * 1889, fils du n° 12, professeur à 
l ’école supérieure des jeunes filles à Zurich, a u te u r de 
Die romantische Ironie  ; Der K lassizism us in  Italien, 
Frankreich und Detitschland. —  D SC . [ L .  F o r r e r . ]  

E R N S T  II,  Duc de Souabe de 1015 à 1030,* vers 1007, 
d ’une fam ille originaire de F ranconie o rientale et par 
sa m ère Gisela, p e tit-neveu  du roi de Bourgogne Ro
dolphe I er. Son duché com prenait alors to u te  la Suisse 
a llem ande. Il fu t en lu tte  en 1025 contre son beau-père, 
le roi Conrad II , contre qui il ém e tta it des p ré ten tions 
su r la  Bourgogne. Il accom pagna ce dernier en Ita lie  en 
1026 ; au  re to u r, il fortifia  une île près de Soleure (île 
de Sa in t-P ierre  ?), m ais en fu t chassé pa r le roi de B our
gogne. R a y o n n an t d ’un ch âteau  en am o n t de Zurich 
(K ibourg  ?) il ravagea les biens des couvents de Rei
chenau  et de Saint-G all, fidèles au  roi. Appelé à  Ulm 
en 1027 p a r Conrad, il s ’y ren d it, confiant en ses vas

saux  ; m ais ceux-ci l ’aband o n n èren t, e t il fu t fa it p ri
sonnier à G iebichenstein près de Halle. R étab li dans ses 
dignités en 10 2 8 , il se dressa une tro isièm e fois contre 
Conrad qui lui d em andait de co m b attre  son com pagnon 
de guerre W erner von K ibourg. 11 fu t déclaré ennem i de 
l’em pire e t bann i et son duché tran sféré  à son frère 
H erm ann . Lui-m êm e fu t tu é , ainsi que W erner, dans 
une bata ille  près de Schram berg  le Ier, ou le 27 aoû t 
1030. Au m oyen âge, la légende et les poètes célébrèrent 
sa m ém oire. Dans les poèmes populaires du m oyen 
âge il dev ien t u n  fabu leux  voyageur en O rient e t finit 
pa r se réconcilier avec son père. —  Voir B artsch  : Herzog 
E rnst. —  U hland : Ueber die Sage von Herzog Ernst, 
ainsi que sa tragédie E . von Schw. —  A D B . —  P up. 
Th. 1, 2 , 2 5 0 . [T h. G.]

E R N Y .  Voir E r n i .
E R O L Z W I L .  Voir E r i s w i l .
E R P E N .  Des fam illes de ce nom  ex isten t en V alais 

au  X IV e s. à Loèche, au  X V e s. à  B altschieder, au 
X V Ie s. à B eiten. Dans la su ite , elles essaim èren t à 
B rigerberg, à Gräich, A garen, Sion, N euchâtel, etc. 
C’est év idem m ent une form e locale du nom  Erb, dé
riv a n t du  ahd . Arbeo, Erbo  (voir plus h a u t) . —■ 
I g n a z - N a r z i s s , m ajo r de Môrel en 17 4 6  et 1 7 4 9 . [D . I.] 

E R P F ,  Fam ille de la ville de Saint-G all venue de 
Selz dans le P a la tin a ! et reçue bourgeoise en 1 6 3 7 . 
Nom  dérivé du ahd . erp f _ =  b run . — F r a n ç o i s  - 
E d o u a r d , * 16 février 1807 , D r en d ro it, t itu la ire  
de nom breuses charges dans la ville et dans le can 
to n , s ’occupa en ou tre  activ em en t d ’in d ustrie , m em 
bre du G rand Conseil 1 8 3 5 , présiden t de la com 
m ission des postes 1 8 3 6 , lorsque la poste fu t reprise 
p a r le can to n , p résiden t du  conseil a d m in is tra tif  de 
la ville 1 8 3 9 , conseiller na tio n a l 1848 , du P e tit Conseil 
(Conseil d ’É ta t)  1 8 4 9 , t  22 jan v ie r 1 8 5 1 . —  Voir 
B ürgerbuch 1 9 0 1 . —  Berne! : Trauerre de... 1851 . [B t.] 

E R P O  ou H E R P O ,  duc d ’O utre ju rane, connétable  
de C lotaire I I , roi de Bourgogne ; il fu t chargé de fa ire  
m ourir la reine B ru n eh au t à  Orbe en 6 1 3 , puis rem plaça 
le duc T heudelanus à  la tê te  du pays. Il fu t tué peu 
après dans une révo lte  des indigènes, dirigée p a r le 
patrice  A letheus, qui fu t pun i de m o r t . —  Voir Frédé- 
gaire : Chronique. —  M artin  : La Suisse à l’époque 
mérovingienne. [M. R .]

E R S C H W I A T T  (C. Valais, 0 .  Loèche. V. D C S). 
Com. et paroisse. E rs, comme on l ’ap p ela it au trefo is 
et comm e le peuple d it encore, é ta it une com m une en 
1328 (H u ers);  en 1357 Hœrs. La prem ière co rporation  
de paysans da te  du 28  jan v ie r  15 3 5  ; le d ro it de b o u r
geoisie é ta it acquis pa r héritage ; les différends d ev aien t 
être  soum is à  un  tr ib u n a l a rb itra l de 4  juges sous 
peine d ’une am ende de 10 schillings. La chapelle 
de S a in t-Jean -B ap tis te  ex ista it en 146 9  ; l ’église fu t 
édifiée en 1710 , la  paroisse in stituée  le 2 5  m ai 17 2 1 . 
Population : 17 9 8 , 168  liab. ; 1920 , 3 1 2 . —  Archives 
d ’E rsc h m a tt. [L. Mr.]

E R S C H W I L  ou E R S W I L  (C. Soleure, D. T hier- 
ste in . V. D G S.) Vge et Com. Hergiswilre, 1147 ; E ris-  
wi'lre, 1152 ; Ergeswilre  e t E rgisivüre, 12 1 9  ; Erschwil, 
128 5  ; Ergesswiler, 12 9 5  ; a v a n t 1411  Erschwyler, E risw il, 
p ro b ab lem en t de A rigises-w ilari (Fö rstem ann  I, 1 3 6 ). 
E rschw il échut en 108 5  au couvent nouvellem ent fondé 
de Beinwil ; en 1417  celui-ci h y p o th éq u a  ses biens e t 
revenus à  la ville de Bâle, auprès de qui il chercha au 
m ilieu du X V e s. aide et p ro tec tio n . Erschw il se tro u v a  de 
ce fa it im pliqué dans les conflits qui su rg iren t en tre  
Bàie e t les com tes de T hierstein  et eu t à  souffrir 
so uven t des rançonnem en ts infligés à cette  époque à 
la vallée de Beinwil. Les com tes de T hierstein  é ta n t 
devenus avoués du couvent de Beinwil, Erschw il tom ba 
sous leur dépendance. E n  1 52 2  il fu t ad jugé à Soleure 
avec la  seigneurie de T hierstein  et fit désorm ais pa rtie  
du  bailliage de T hierstein . La collation de l ’église a p 
p a r tin t  au  couvent de Beinwil dès la fondation  de celui- 
ci. Les revenus de E rschw il lu i fu ren t adjugés en 1 2 1 9 . 
E n 1 342  le village possédait une église paroissiale  ; 
plus ta rd  on y  célébra la  messe un dim anche, e t les 
deux dim anches su ivan ts à B ü sse rach . E n  152 9  la com 
m une décida d ’abolir la  messe e t les im ages. Ces d e r
nières fu ren t tou tefo is laissées dans l ’église, on m a in tin t
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de m êm e la messe célébrée à B üsserach dont la fréquen
ta tio n  dem eura libre. E n 1530 le p réd icateu r d ’Ërsch- 
wii é ta it le P . K onrad W escher, m oine de Beinwil. En 
1531, E rschw il dem anda au  Conseil un p réd icateu r 
p ro te s ta n t ; m ais, B üsserach é ta n t dem euré fidèle à 
l ’ancienne foi, Erschwil finit p a r  y  revenir. E n 1622 
ce village o b tin t de nouveau  un curé qui dem eurait 
à  B üsserach. On tro u v e  à Erschwil des vestiges 
d ’une trè s  ancienne exp lo ita tion  de m inerai. Au X V e s. 
il y  av a it une fonderie et une forge, qui lors de 
l ’annexion p a r Soleure, d ev in t un  fief de celui-ci. Vers 
1518, p robab lem en t, le Bâlois A ltenbach  fit constru ire 
un  nouveau  h a u t  fourneau avec soufflerie au  bord de la 
Lucelle ; en 1532 la fonderie, après une d isparition  pas
sagère, fu t  reco n stru ite  ; A ltenbach en dem eura le fe r
m ier ju sq u ’en 1539. La fonderie e t les m ines passèren t 
dès lors en diverses m ains. La fonderie d isparu t 
p robab lem ent au déb u t du X V I11e s . Population  : en 1829, 
499 h ab . ; 1900, 465 ; 1920, 506. R egistres de paroisse 
dès 1685. —  Voir F . Eggenschw iler : Territor. E ntw icke
lung  d. K ts. Soloth. —  Schm id et Schm idlin : Kirchensätze.
—  W iggli dans le Schwarzbub (A lm anach) 1923. [J. K.] 

E R S I G E N  (C. B erne, D. B erthoud . V. D GS). Vge et
Com. de la  paroisse de K irchberg . Dans la localité et les 
environs on a fa it différentes trouvailles p réh isto riques : 
dans le voisinage des bains de Rudsw il une lam e de silex, 
à l ’A llm endw ald un tum ulus h a lls ta ttien  en 1877; dans 
le village une hache a lém annique. D ’après les recher
ches du p asteu r W .-S. Joss, à  ICoppigen, le Wangen- 
strdsschen, qui conduit aux  deux villages de Œ sch et de 
là  à l ’établissem ent néolith ique du B ürglenhubel su r le 
te rr ito ire  de U tzenstorf, se ra it une voie p réh isto rique.
— H euer : Antiquarische Notizen aus der Umgegend von 
Burgdorf. — Jahresb. des H ist. M useum s Bern. — J S G U .
— [O.T.] — Ergesingen (de A ragis, nom  de personne), 
é ta it, en 1181, une possession de la fam ille noble du 
m êm e nom , laquelle  est m entionnée ju sq u ’en 1418. 
Elle a donné des m inis fériaux des Zähringen, puis 
des K ibourg et d ev in t dans la su ite  bourgeoise de 
B erthoud . Des ru ines de son château  ex isten t encore.
—  H e s s o , avoyer de Thoune 1330 ; R u d o l f , cha
noine de Zofmgue 1291, de Soleure 1301. — Les 
nobles de Sum iswald possédaient le village en 1367, 
ils le cédèrent la m êm e année à P e te r  von Tor- 
berg. Ce dernier le donna au  couvent de ch artreu x  
q u ’il av a it fondé à  Thorberg, avec qui Ersigen passa à 
Berne lors de la R éform e. Le couvent alsacien de Sels 
percevait aussi des droits à Ersigen en 1310 ; les Dies- 
bach  y eu ren t des biens pa r la su ite . Les c h artreu x  et 
le bailli de T horberg après eux y  exercèrent la basse 
justice  ; la h au te  ju rid ic tio n  re levait du bailliage de 
W angen, puis de celui de B erthoud . Arm oiries des 
nobles d ’Ersigen : d ’or à deux bandes de gueules. — 
Voir F R B .  —  von Mülinen : Beiträge V. —  Ja h n  : 
Chronik. [H. Tr.l

E R S T F E L D  (C. Uri. V. D G S). Vge, Com. et pa 
roisse. Oerzvelt 1258 ; Ortzveld 1275 ; 
Oerzwelden 1301 ; Erschveldl 1366. 
Arm oiries : d ’azur à un cerf d ’or 
sur une terrasse  de sinopie, p o rtan t 
un  sa in t suaire entre  les bois. T rou
vailles de l ’âge du bronze. E rstfeld 
é ta it le siège d ’un M eier de l 'ab 
baye du F rau m ü n ster de Zurich. 
Ju s q u ’en 1850, la partie  du village 
en deçà de la Reuss fo rm ait une 
com m unauté avec S ch a ttd o rf et 

B ürglen ; la partie  au  delà en fo rm ait une au tre  avec 
G urtnellen . La Reuss et le W aldw asser occasionnèrent 
souvent de graves dom m ages, ainsi en 1762, 1868 et 
1910. L ’ouvertu re  de la ligne du G othard  (1882) donna 
un grand  développem ent à  la localité. L ’église, dédiée 
aux  sain ts Am broise et O thm ar, filiale d ’A ltdorf, est 
m entionnée en 1318. E rstfeld  est paroisse autonom e 
depuis 1478. L ’église paroissiale actuelle  date  de 1870. 
La chapelle de N otre-D am e à J a g d m a tt est m entionnée 
en 1339. Il s ’y ra ttach e  la légende connue du chasseur 
■et du cerf, avec le suaire du Christ. Le 26 avril 1799, 
un soulèvem ent contre les Français e t le gouvernem ent 
helvétique fu t décidé à E rstfeld , m ais il eu t une fin

I prom pte  et m alheureuse. Depuis le X V e s., une pro
cession de l'ancien d is tric t d ’Uri a lieu le jo u r de la Saint- 
Marc à  Ja g d m a tt  à  l ’occasion de l ’assem blée de ce 
jour-là . Une église p ro tes tan te  existe depuis 1899. Un 
m aître  d ’école est m entionné en 1637 déjà. Population : 
1811, 764 h ab . ; 1900, 2416 ; 1920, 3269. Registres 
de paroisse dès 1620. — Voir Gfr. 3, 9, 19, 20, 24, 27, 
41, 42, 43, 44, 47. —  Hist. Nbl. Uri 1897, 1899, 1906, 
1911, —  M A  GZ  1884. — Lusser : Geschichte des Kts. 
Uri. — K. Gisler : Geschichtliches... aus Uri. —  Le 
même : Das Urner Bauernhaus, dans Heimatschulz V, 
1910. [ K .  G i s l e r . ]

E R S T F E L D  ( M E I E R  V O N ) .  Fam ilie d 'E rstfe ld , 
qui rem plissait les fonctions de M eier pour l ’abbaye 
du F rau m ü n ster à Zurich. A l ’origine serfs de W et- 
tingen , ses m em bres acq u iren t au service de l ’abbesse 
la considération  et la richesse, m ais ne dev inren t pas 
chevaliers. Sceau : cl’a rgen t à un  rencontre  de tau reau  de 
gueules bouclé d ’or, accom pagné d ’une étoile du  même 
en chef. L ’ancêtre  probable est —  1. W e r n e r ,  cité en 
1258. — 2. K o n r a d ,  cité de 1275 à  1297, fu t avec 
W erner von A ttinghausen  et B u rkhard  (Schüpfer) 
rep résen tan t d ’Uri dans l ’acte d ’alliance avec Zurich, 
du  16 octobre 1291, et l ’un  des fondateurs de la Con
fédération . —  3. . J o h a n n e s ,  fils du no 2, cité de 1318 à 
1327, Meier de B ürglen dès 1330. —  4. J o h a n n e s ,  
fils clu n° 3, cité de 1338 à 1378, landam m ann  d ’Uri 
1360-1373. — 5. W a l t e r ,  fils du n° 4, M eier d ’A lt
dorf, landam m ann 1387-1839. Son frère —  6. J o h a n n e s  
é ta it Meier de Bürglen. La famille s ’é te ign it vers la fin 
du X IV e s. ; la to u r où elle résidait su b sis ta it encore 
à la fin du X IV e s. —  Voir CEchsli : Les origines 
de la Confédération suisse. —  M A G Z  1884. — 
R. H oppeler ; Pfarreien und Meierämter im  alten 
Lande Uri. [ K a r l  G i s l e r . ]

E R T E L ,  P . F r a n ç o i s - X a v i e r ,  * 23 septem bre 1754, 
f  24 avril 1828, chanoine de Bellelay, opticien distingué. 
— Mülinen : Rauracia sacra. [G. A.]

E R X L E B E N , ALBRECHT, de G öttingen, * 1814, pro
fesseur ordinaire de d ro it rom ain  et de d ro it canon à 
l ’un iversité  de Zurich 1841-1854, puis à  Rostock. Il 
publia  à Zurich Condictiones sine causa, 1850-1853, et 
Lehrbuch des röm . Rechts, 1854. — Voir G. v . W vss : 
Hochschule Z ü r . 2833-1883, p . 58, 84. [H. Br.]

E R Z I N G E N ,  R u d o l f  v o n , clerc, m agister, curé 
d ’Erzingen à B aden, chanoine à  Zofmgue 1283, cha
noine du G rossm ünster à Zurich 1308, chanoine de 
B erom ünster 1312, a rb itre  à m aintes reprises, f  sous- 
diacre du G rossm ünster le 1er m ai 1320. Sceau : un 
pélican nourrissan t ses pe tits . — U Z  6-10. —  Sigel- 
abbild. zum  UZ  IX . —  Oberbad. Geschlechterbuch I, 
310. — W . Merz : Die Urkunden des Stadtarchivs Zo- 
fingen. —  R üeger : Chronik. — UBer. —  K rieger : 
Topograph. Wörterbuch Baden. — M on. Germ., Necrol
I. —  Gfr. 43, p. 161 et 168. [F. H.]

E R Z I N G E R  ou Æ R Z I N G E R .  Fam ille de la 
cam pagne zuricoise, établie à B âretsw il et à Egg, m en
tionnée dès 1504 à E ttb e rg  dans le bailliage de Grüuin- 
gen. — H a n s ,  ta illeu r de pierre à Goldenen près d ’Egg, 
bourgeois de Zurich le 4 m ai 1565. — Voir S tuder : 
Gesch. Bäretsioil, p. 19, 33. [F. H.]

E R Z L I .  Nom  de deux familles éteintes de la ville 
de Zurich. Arm oiries : de gueules à  une feuille de sinopie 
accom pagnée en pointe de tro is coupeaux du même. 
L ’une, de K aiserstuhl, s ’est é te in te  en 1659. Elle a 
pour ancêtre  —  U r b a n ,  boucher, bourgeois en 1517, 
bailli de K üsnacht-Z ollikon 1535-1537 ; p révôt de la 
corporation  zum  W idder N atalis 1535-1536. L ’au tre , de 
Bàie (?), bourgeoise en 1538, s est é te in te  en 1754. — 
Voir K eller-Escher : Promptuar. —• LL. —  Hegi : 
Z u n ft zur Schmiden. [F. H.]

E S C A L A D E  D E  G E N È V E  (N uit chi 11-12 décem
bre 1602, ancien style). La République de Genève, en 
guerre avec le duc de Savoie depuis 1589, se considéra, 
après la trêv e  de 1594, comme comprise clans la paix  de 
Vervins conclue entre  H enri IV  et Philippe II , et pu 
bliée à Genève le 16 ju in  1598. P a r une déclaration  datée 
de Monceaux, le i l  novem bre 1598, H enri IV reconnus 
form ellem ent cette  inclusion. Les hostilités a y an t rep rit 
entre le duc de Savoie et le roi de France, le tra ité  de
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L yon, du 17 jan v ie r 1601, consacra la 
v icto ire d 'H enri IV ; le roi de France 
com prenait à nouveau  Genève dans 
la pa ix , le 13 ao û t 1601, m ais le Pays 
de Gex qui lui fu t a ttr ib u é  fu t percìu 
pour les Genevois. Malgré les négo
ciations poursuivies en 1601 pour le 
ré tab lissem en t du m ode de v ivre de 
1579, les Genevois ne p u re n t ob tenir 
du chic C harles-E m m anuel I un  a rra n 
gem ent définitif, non plus q u ’une dé
claration  solennelle de sa p a r t  de f  in 
clusion de la  ville de Genève dans les 
paix  de Vervins e t de Lyon. T o u te 
fois C harles-E m m anuel déclara e t fit 
déclarer en décem bre 1601 aux  en
voyés de Genève q u ’il les laissera it 
jouir de la pa ix , et son gouverneur 
de Savoie, Charles de Sim iane, sei
gneur d ’A lbigny, ré ité ra  ces assu ran 
ces les 28 ju ille t et 27 sep tem bre 1602. 
Le 1er décem bre 1602, un  agen t du 
duc, le p résiden t de R ochette, v ien t 
encore déclarer aux  Genevois que le 
duc en général est a m a teu r de la paix .

Dans le mois de sep tem bre 1602, 
C harles-E m m anuel considérait le plan  
d ’une en treprise  à m ain  arm ée contre 
Genève, dressé pa r d ’A lbigny, comm e 
très  habile, parce q u ’en cas d ’échec il 
p e rm e tta it de n ier la  ten ta tiv e  et d ’é
v ite r une ru p tu re  de la  paix . Le 11 
décem bre, d ’A lbigny concentre à  B on
ne les troupes destinées au  coup de 
m ain ; il en p a r t  la  n u it tom bée ; m ar
ch an t pa r la  rive dro ite  de l ’Arve, il 
gagne la région de P lainpalais au pied 
des m urailles de la  ville. Les re la tions 
savoyardes lui a ttr ib u e n t 1000 fa n ta s 
sins, 100 arquebusiers à cheval, 200 
cuirasses, 2 com pagnies de cuirasses, la 
noblesse et 200 h . de la m ilice du pays. 
Il é ta it m uni d ’un  m atérie l spécial d ’es
calade, échelles et p é ta rd s.

François B runaulieu , lieu ten an t du 
baron de la Val d ’Isère, com m andait 
l’in fan terie . F ran ch issan t les fossés 
sur des fascines et p laçan t des échel
les con tre  la m uraille en tre  le boule
vard  de l ’Oie et le R hône, près de 
300 h . de pied escaladèrent les rem 
p a rts  et s ’in tro d u isiren t Sur la cour
tine  e t de là  dans la ville après 2 h . 
du m atin . Une ronde genevoise donna  
l’a larm e et a v a n t 4 h . le tocsin  réveilla 
les citoyens. Les hom m es de B ru n au 
lieu cherchèren t d ’une p a r t  à  s ’em pa
rer et à faire  sau ter au  p é ta rd  la 
P o rte  N euve, pour faire  en tre r le 
gros des troupes restées à  P la in p a
lais, d ’a u tre  p a r t, à s’em parer des 
portes de la  seconde enceinte so it la 
Maison de ville, la T arlasse , la  Mon
naie. P a r to u t ils ren co n trèren t une 
forte résistance ; après des com bats 
de rues et de m aisons, dans la  n u it, 
les Genevois rep riren t assez rap id e 
m en t le dessus. A la P o rte  N euve, la 
herse q u ’Isaac Mercier fît to m b er p ro 
tégea la p o rte  contre le p é ta rd  ; un 
coup de canon tiré  du  boulevard  de 
l’Oie ro m p it les échelles ; les so ldats 
de B runaulieu  a y a n t perdu  leu r chef, 
fu ren t refoulés e t je tés dans le fossé. 
Le gros des troupes de d ’A lbigny c ru t 
un m om ent l ’affaire réussie, il s’a p 
p rê ta it  à  en trer dans la ville lors
q u ’il fu t pris lui-m êm e sous le feu du 
canon ; saisies d ’une te rreu r pan ique, 
ces un ités qui com pta ien t une fo rte
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p a rt de m ercenaires napo litains e t espagnols, tournè
ren t alors bride e t v idèren t la place.

Selon la trad itio n  genevoise, le duc a u ra it assisté à 
l ’échec de son arm ée, à  P in ch at. Mais les sources sa- 
voisiennes a tte s te n t q u ’il ne dépassa pas la Roche, 
pour rebrousser chem in et peu après ren tre r  en P ié
m ont. Les Genevois p e rd iren t dans la lu tte  17 des leurs, 
q u ’on ensevelit au cim etière de Saint-G ervais. L ’église 
de ce nom  conserve au jo u rd ’hu i leur tom beau . 54 cada
vres de soldats d ’Albigny fu ren t re trouvés ; en outre, 
14 prisonniers re sta ien t aux  m ains des Genevois, pour 
la p lu p art gentilshom m es. Le Conseil les condam na à 
être pendus, non comme gens de guerre, m ais comme 
voleurs et brigands « vu  la paix  ju rée  par leur prince ». 
Ils fu ren t exécutés le jo u r mêm e, 12 décem bre. Le 15 dé
cem bre 500 h. de troupes de Berne, levés dans les bail
liages vaudois, puis le 5 février 1603, 400 h. de Zurich, 
600 h. de Berne, a rriv en t à  Genève. Sous le com m an
dem ent d ’un  officier français, de Yillars, les Genevois 
rep riren t l ’offensive. E n m ars, le cap itaine  de Nesde 
s ’em para p a r surprise de la p e tite  ville de Saint-G enis 
d ’Aoste ; m ais dès le 12 février, 
les Savoyards firent des ouvertures 
de paix . Les conférences s ’ouvriren t 
le 21 m ars ; elles ab o u tiren t, grâce 
à la m édiation  des cantons de Bàie,
Soleure, Schalïhouse, Claris et Ap
penzell, au  tra ité  signé à Saint- 
Ju lien  le 21 ju ille t 1603, nouveau 
sty le. Le duc de Savoie reconnais
sa it l ’inclusion de Genève au  tra ité  
de Vervins ; il accordait à la R é
publique des garan ties d ’ordre m i
lita ire  et économ ique don t les con
séquences se fo n t sen tir encore de 
nos jou rs. E nfin, bien que n ’a b an 
donnan t pas du prem ier coup ses 
vues sur Genève, la politique de 
sa m aison se détourne dès lors peu 
à peu des pays de la région du 
Rhône et du Lém an pour chercher 
plus libre carrière en Italie .

A Genève, dès le lendem ain de 
l ’entreprise, le syndic de la garde,
Philibert Blondel, cru t devoir ju s 
tifier sa conduite . Accusé de négli
gence, il fu t condam né à m o rt et 
exécuté le 1er septem bre 1606 (voir 
a r t. B l o n d e l ) . — Voir G autier :
Hist, de Genève, V I. — J . Gaberel :
Les guerres de Genève... et l'Escalade.
— H . Fazy : Hist, de Genève à 
l'époque de l’Escalade. —  F. De 
Crue : H enri I V  et les députés de 
Genève, dans M D G  X X V . — Doc. sur l'Escalade de 
Genève. —  L. Dufour-V ernes : Les défenseurs de Genève 
à l’Escalade, dans M D G  X X V III . —  E m . Châtelan : 
Le syndic Ph. Blondel, dans M D G  X X V III . —
E. A[udéoud] : Bibliographie de l’Escalade. —  Sur 
l ’iconographie de l ’Escalade voir H . H am m ann : Les 
représentations graphiques de l ’Escalade.

L ’événem ent de l ’E scalade a v ivem ent frappé les 
im aginations des contem porains, a v an t to u t  celle des 
Genevois pour lesquels il est resté  la « m iraculeuse dé
livrance ». La célébration de l ’anniversaire de l ’E sca
lade fu t d ’abord  exclusivem ent religieuse ; dans le cours 
du X V IIe s. com m encent les repas, puis les m ascarades. 
Cette fête t in t  dès lors une grande place dans la t r a 
dition populaire. Enfin elle a provoqué e t provoque 
encore chaque année des m anifestations patrio tiques 
e t des cortèges h istoriques. Elle a fa it n a ître  to u te  une 
litté ra tu re  ; tout d ’abord une am ple floraison de chan
sons, don t les plus anciennes, en pato is genevois, re 
m on ten t à la prem ière m oitié du X V IIe s. La plus cé
lèbre est le Céquélaino, en 68 couplets, qui p eu t être 
considéré comme l ’hym ne na tional genevois. —  Voir 
G auchat et Je a n jaq u e t : Bibliographie linguistique de 
la Suisse romande I, p. 164-193. — LI. Lenoir : Chan
sons de l’Escalade. — Alain de Becdelièvre : L ’Escalaae 
de 1602. — Les relations de Genève avec la maison de

Savoie : Cortège historique.... à l’occasion du I I I s cen
tenaire de l’Escalade. [P .-E . M .]

E S C H , Æ S C H ,  von . Fam ille lucernoise des dis
tric ts de W illisau, H ochdorf, Sursee et Lucerne. — 
A r n o l d ,  de Lucerne, grand  conseiller 1 4 0 2 . —  R u d o l f ,  
du G rand Conseil 1408 , du P e tit Conseil 1 4 1 9 , bailli 
de H absbourg . — M a r t i n ,  de W illisau, fu t condam né 
à  m ort en 1515 pour rébellion. [P .-X . W .l

E S C H ,  E S C H E .  V o ir  Æ SCH .
E S C H A S S É R I A U X ,  J o s e p h ,  * 1 753 , chargé d ’af

faires de Napoléon I er en Valais du 31 ju ille t 1804  au 
12 février 1806 . Il fu t rem placé pa r Derville M aléchard. 
A  publié : Lettre sur le Valais, sur les mœurs de ses habi
tants, 1806 . [ j .-B . B .l

E S C H E  ( S E I G N E U R S  D ’). Voir Æ s c h i .  
E S C H E N .  Voir VONESCHEN.
E S C H E N  B A C H  (C. Lucerne, D. H ochdorf. V. D GS). 

Com et Vge. E n 89 3  Eskinpach. Les nobles von Eschen- 
bach fondèren t une église au com m encem ent du X I I e s. 
dans leur dom aine d ’Ober Eschenbach, paroisse de 
H ochdorf. Le couvent^de femm es q u ’ils avaien t édifié

en 1292 au  bord de la  Reuss près de St. K a th arin a  fu t 
transféré  h E schenbach en 1309. La famille fu t anéan tie  
lors des représailles de 1308 et ses biens passèren t à 
l ’A utriche. Les biens de l ’église paroissiale fu ren t in 
corporés au  couvent de fem m es, qui é ta it dé jà  colla- 
teu r de celle-ci en 1324-1325. Les augustines d ’Eschen- 
bach ad o p tè ren t le 24 février 1588 la règle de Cîteaux. 
Les nonnes s ’enfuirent à Lucerne lors de la  guerre  de 
V illm ergen. C onstruction  de l ’église 1625-1626 et 1909- 
1910. Lors de la seconde guerre de V illm ergen, les 
chefs des paysans soulevés du bailliage de R ot en- 
bourg se réu n iren t à  E schenbach. Quand le tocsin 
sonna, H ans H iltb ran d  p r it  le com m andem ent des 
troupes qui m archèren t sur H ohenrain . Après 1 la 
guerre, les m eneurs fu ren t punis sévèrem ent, et des 
piloris dressés dev an t les locaux de réunion : ils ne fu 
re n t enlevés q u ’en 1798. Registres de bap têm es dès 
1581, de m ariages dès 1582, de décès dès 1617.

Le château  des von E schenbach, à 1’« A uschachen », 
au  bord de la Reuss, d é tru it en 1308, a b r ita it  au  
X IV e s. des paysans et au  X V e s. un  erm ite. En 
1752, ses m até riau x  fu ren t utilisés pour des trav a u x  
d ’en clignement de la  Reuss, et de 1777 à 1778 pour la  
construction  du clocher voisin d ’Inwil. —  Voir Seges- 
ser : Bechtsgesch. —  Gfr.  Reg. — Fleischlin : Regesten 
zur Gesch. der Pfarrei, des Frauenklosters und der F rei-

L e cou ven t d ’E sch en bach  en 1652. D’après u ne gravu re sur cu ivre de Ja kob Schind ler.
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herren von Eschenbach. —  Das Gotteshaus von Ober- 
eschenbacli. [P .-X . W ]

E S C H E N B A C H  ( B A R O N S  D ' ) .  B ranche aînée de 
la  m aison von E schenbach-Schnabcl- 
burg-Schw arzenberg , dont, le château  
de fam ille s ’é levait à N ieder E schen
b ach  (L ucerne). A rm oiries : d ’or à 
une croix recercelée de sable (Ganz : 
Gesch. der H era ld ik).—  1. W a l t e r , 
cité  de 1153 à 1187, à  Schnabelburg, 
fonda  avec son épouse, A delheid von 
Schw arzenberg, l ’abbaye  des. c ister
ciens de Cappel su r l ’.xlbis en 1185. 
—  2. K o n r a d , frère d u  n° 1, p révô t 

du  ch ap itre  de S trasb o u rg  1168, élu abbé de M urbach 
en 1178 e t ju sq u ’à  cette  d a te  curé de Lucerne. —
3. U l r ic h , frère  du  n° 1, fit des donations à 
l ’ab b ay e  alsacienne de Paris 1168, p rév ô t de L ucerne 
1171-1183. —  4 . W a l t e r , cité de 1185 à 1226,

0

0

0

V itrail du X IV e s . d ans l ’é g l is e  du co u v en t de Cappel, 
rep résen tan t W alter  IV  von  E sch en bach .

fils du  n° 1, d ev in t, p a r  son m ariage avec I ta  
von Oberhofen, fille de W ernher, la  souche de la m aison 
v on  E schenbach  à O berhofen sur le lac de T houne ; 
avoué du chap itre  des chanoines augustin s d ’In ter- 
laken . —  5. B e r c h t o l d , fils du n° 4, cité de 1225 
à  sa m ort en 1236, o b tin t, à certaines conditions, 
l ’avouerie  du  couvent d ’In te rlak en  1226. —  6. W a l 
t e r , fils du  n° 5, cité de 1236 à sa m o rt en 1299, 
chevalier. Il fit don à la  p révô té  d ’In te rlak en  de la 
m oitié  du d ro it de collation  du B eatenberg  en 1263 ; 
il re çu t, à la su ite  d ’un  a rb itrag e , la collation  et 
l ’avouerie  d ’H ilterfingen en 1266 et renonça la 
m êm e année à l ’avouerie du couvent d ’In terlak en . 
E n  1268 il céda à ses cousins von Schnabelburg  to u t 
ses biens sis dans le B risgau, ainsi que Schw arzenberg, 
K aste lberg , W aldk irch  et leurs dépendances, contre

I  Schnabelburg  et son dom aine; v en d it en 1 2 7 4  le m oulin 
e t la p a rtie  supérieure  du village de M erenschw and 

I au  couven t de F ra u e n th a l et en 1275  ses p roprié tés dans 
; la vallée de la L ütschine et dans le village d ’In terlak en , 

ainsi que les su je ts du m onastère  de la vallée de Grindel- 
wald au  couvent d ’In te rlak en . E n 1280 il fonda avec 
son fils B erch to ld  la p e tite  ville d ’U nterseen, e t p ro 
bab lem en t vers 1285 , le couven t des augustines de 
St. K a th a rin a  près d ’E schenbach , où il fu t en sev e li.—
7 . B e r c h t o l d , fils du  n° 6, cité de 126 3  à sa m ort 
en 1 2 9 8 , chevalier ; h é rita  le ch â teau  de Schnabelburg  
d o n t il p rit le nom , ainsi q u ’en tém oignen t son sceau en 
1271 et des docum ents en 1284. Il se tro u v a it  à  Vienne en 
1278 auprès du roi R odolphe, et co m b a ttit  à  ses côtés au 
M archfeld ; il o b tin t de lui en 1 2 7 9  la perm ission d 'é lever 
un  ch â teau -fo rt en tre  les deux lacs de l ’Oberland (Un- 
terseen) et re çu t p ro b ab lem en t en do t de sa fem m e le 
m anoir d ’U nspunnen  ; t  sans doute  dans la  bata ille  de 
Göllheim  le 2 ju ille t 1 2 9 8 . — 8 . W a l t e r , fils du n° 7, 
cité de 130 2  - f  1 3 4 3 , chevalier. Avec son frère  M an
gold, il v en d it un  grand  nom bre de leurs d ro its  d ’a- 
vouerie sur les bords du lac de Z urich et leurs p roprié 
tés su r le lac de Thoune, ces dernières à  l ’A utriche. 
Il fu t au  nom bre des conjurés contre le roi A lbert, mais 
n ’eu t aucune p a r t  au  régicide du  1 er m ai 1 3 0 8 . Lors des 
représailles qui su iv iren t ses ch â teau x  d ’E schenbach  et 
de M aschw anden, et p ro b ab lem en t aussi celui de Rüssegg 
fu ren t d é tru its  et lui-m êm e bann i le 18 sep tem bre 1 3 0 9 . 
Selon M athias von N euenburg , il m o u ru t 35  ans après, 
sim ple berger 'dans le W urtem berg . Un v itra il dans 
l ’église du couvent de Cappel nous donne son effig ie.— 
Voir Gfr. 9 , p. 30 . —  M A  GZ I I I ,  1 . — F R B .  —  H Z  et 
Sigelabbildungen zum  UZ. —  E. T atarin o ff: Entw ick- 
lung  der Propstei Interlaken. —  H . Z eller-W erdm üller : 
Die Freien von Eschenbach, Schnabelburg und Schwar
zenberg, dans Z T  18 9 3  et 18 9 4 . — E. Schw eikert : Die 
deutschen edelfreien Geschlechter des Berner Oberlandes. 
—  M on. Gè-m. H ist. : Script, rer. German. Nova series : 
M athias Neoburg. [F . H e g i .1

E S C H E N B A C H  (C. Saint-G all, D. See. V. D G S). 
Vge, Com. et paroisse. E n 7 7 5 , C undhoh et son épouse 
firent don au  couvent de Saint-G all de leur p roprié té  
à  Esghibach. Au cours du I X e s., E schenbach dépen
d a it de la seigneurie d ’Uznach qui d ev in t en 1469  
un bailliage de Schwyz et Glaris ; il en c o n stitu a it l ’une 
des six com m unautés. Com. politique 1 8 0 3 . L ’église 
d ’E schenbach est m entionnée dès 8 8 5 . La collation 
passa des com tes de R appersw il à  ceux de Toggen- 
bourg, comme possesseurs de la seigneurie d ’U znach, 
puis au couvent de R üti ; à  Zurich après la suppression 
de ce dernier et en 1538  à la paroisse elle-même. L ’abbé 
et les conventuels de R ü ti rem iren t en 1328  au frère 
H ans von I-Ionegg u n  fonds de te rre  pour l ’en tre tien  
d ’une confrérie ; ce tte  com m unauté  doit s ’être  b ien tô t 
é te in te . Sur te rrito ire  de la Com. actuelle  d ’Eschen
bach, il ex ista  autrefo is deux châteaux  : le D ienberg 
et le Castel, près du ham eau  de B ürg ; en 1 4 8 3 , le bailli 
d ’U znach rem it en fief à H eini B runner, de L aupen, 
une p a rtie  du bailliage de Castel, la dim e d ’Oberdien- 
berg, etc. —  Voir U B StG  I et I I .  — N üscheler : Gottes
häuser. —  I .  von A rx : Gesch. S t. Gallen. —  N aef : 
Chronik, avec des données partie llem en t erronées sur 
Castel. — St. Galler N bl. 1911. [Bt.]

E S C H E N B E R G .  Voir W lN TER TH O U R .
E S C H E N  M O S E N  (C. Z u rich , D . e t  C om . B iilach . 

V. D G S). H a m e a u . E n  1282 Eschimos. Les d ro its  
se ig n e u ria u x  a p p a r te n a ie n t  à l ’a b b a y e  d u  F ra u m ü n s te r  
de Z u rich , à la  co llégiale d ’E m b ra c h  e t a u  c o u v e n t de 
T öss. Ce h a m e a u  d é p e n d a it  d u  b a illiag e  de  K ib o u rg  e t 
a  to u jo u rs  d é p e n d u  de B ü lac h  a u  sp ir itu e l. L a  co m 
m u n e  civ ile  f u t  d é ta c h é e  en  1919 de  la  co m m u n e  p o 
l i t iq u e  de W in k e l, d isso u te , e t a t t r ib u é e  à  celle de  B ü 
la c h . Population  : en 1634, 56 h a b . p a rm i lesq u e ls  45 
du  n o m  de H iltbrand  ; en 1920, 148 h a b . [I-Iildebrandt.] 

E S C H E N Z .  C h â te a u  d u  c a n to n  de B â le -C am p ag n e . 
V oir D i e g t e n .

E S C H E N Z  (C. T h u rg o v ie , D . S te c k b o rn . V . D G S). 
Com  e t  V ge. E n  876 Aschinza, n o m  d ’orig ine  celti- 
t iq u e , d u  ce lte  Tasgetio, d e v ie n t en a h d . z'A schinza  
(vo ir H u b sc h m ie d  : Festschrift Bachm ann, p . 192). D es
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palafittes néolith iques fu ren t découverts en 1858 dans 
le lac inférieur près d ’E schenz et près de l ’île de W erd ; 
dans cette  dernière on m it au  jo u r des ob jets de l ’âge 
du bronze. Les R om ains av a ien t je té  en cet endro it un 
p o n t su r le R hin  ; dans le voisinage se tro u v a it leur 
Castrum E xsien lia , Burg près de S tein, qui a donné son 
nom  au village. Il est possible que le village alem anne 
d ’Eschenz s ’éleva su r les ru ines du village celtique de 
Gaunodurum. E n 876 Charles, fils de Louis-le-Pieux, y 
signa un  tra ité  avec W olven (Rheinauer Urk. n° 14). Le 
roi O thon 1er fit don d ’Eschenz au  couvent d ’Einsie- 
deln en 959, donation  qui fu t confirm ée pa r O thon II  en 
972. O utre l ’église de Burg, il d u t y  avo ir très ancienne
m en t déjà  à Eschenz une église consacrée à sa in t V itus. 
Le plus ancien rôle con tu n d er da te  de 1296. La charge 
d ’in te n d a n t fu t inféodée pa r le couvent d ’Einsiedeln, en 
1296, à  B erchtold von Eschenz et, à la m o rt de celui-ci 
en 1299, au  chevalier Jak o b  Vogt, de Frauenfeld . Les 
Hohenklingen possédèrent de 1328 à 1409 en fief 
m âle, l ’O berhof à  Eschenz, puis celui-ci passa p a r vente 
au  couvent de S a in t-É tienne  à Constance auquel Ein- 
siedeln le rach e ta . E n 1426 ce couvent rach e ta  la m oitié 
du bailliage d ’Eschenz aux  H ohenklingen. L ’au tre  
m oitié a p p a rtin t  de 1419 à  1428 à la fam ille von Hofe de 
Constance, puis do 1428 à 1434 à H einrich  von Roggwil 
de Freudenfels. E insiedeln av a it aussi la  collation de 
l ’église d ’Eschenz, en 1469 les revenus de la paroisse 
fu ren t a ttrib u és au  couvent. Le village fu t p ro te s ta n t 
de 1525 à  1569, puis à cette  da te  le culte  catholique fu t 
ré in tro d u it. Les p ro tes tan ts  célébraient leu r culte  dans 
l ’église de Burg, les catholiques dans celle d ’Eschenz. 
La cure s ’éleva ju sq u ’en 1525 dans l ’île de W erd près de 
la chapelle de sa in t O thm ar. L ’église actuelle  da te  de 
1737. La com m une em brasse B ornhausen, Ilirschen- 
sprung, W indhausen, F reudenfels e t d ’au tres ham eaux. 
Registres de baptêm es et de décès dès 1670, de m a
riages dès 1671. —  Voir regestes d ’E insiedeln. — 
K uhn : Thurgovia sacra. [ S c h . ]

E S C H E N Z ,  von . Fam ille de m in isté riaux  de R ei
chenau. W a l t e r  d e  A ssù n te ,  tém oin  en 117 4  ; H u g o , 
chevalier, tém oin  en 126 5  ; B e r c h t o l d , in ten d an t 
d ’Eschenz en 12 9 6 , f  1 2 9 9 . H e i n r i c h , abbé de Muri 
1 3 7 1 -1 3 8 0 . Plusieurs h isto riens a d m e tte n t que cette  
fam ille est originaire de Freudenfels, d ’au tres de Cas
trum  E xsientia  (Burg près Stein).

Une a u tre  fam ille, d istincte  de celle-ci, est originaire 
de Bâle-Cam pagne, et m entionnée de 1257 à  1475, 
dans les docum ents de Bade e t de la Suisse occidentale. 
K indler von K nobloch a fa it erreur en les confondant 
dans son Oberbad. Geschlechter buch. Arm oiries : p arti, 
au 1 d ’or à  un lion ra m p a n t de gueules, au  2 bandé 
d ’a rgen t et d ’azu r de 4 pièces. —  Sigelabbild, zum  UZ 
IX , n° 2 9 .— M erz: Burgen des Sisgaus I ,p .2 3 1 . [ S c h . ]

E S C H E R .  Nom de fam ille des cantons du  Valais 
e t de Zürich.

A .  C a n to n  du  V a l a i s .  E s c h e r , z u m  E s c h , d e  
F r a x i n o d o , très ancienne fam ille de Sim plon. Elle se 
répan d it dès la prem ière m oitié du X V II Ie s. à Morel, 
Brigue et Glis. — 1. P e t r u s , curé de Sim plon a v an t 
1460, de Mörel 1460-1486. —  2. J o s . -A d o l p h , 1822- 
27 jan v ie r 1894. M aître d ’école à Loèche 1852, curé de 
Loèche-les-Bains 1855, professeur à Brigue 1858, curé 
de Saint-N icolas 1862, de Sierra 1869, de Venthone 
1871, chanoine de Sion 1876. —  3. J o s e p h , * 17 sep tem 
bre 1885, avocat, dépu té  au  G rand Conseil 1917, p ré 
sident de ce corps 1923. —  B W G  I I .  [D. I.j

B .  C a n to n  de Z u ric h , v o n  E s c h e r  e t E s c h e r . Les 
deux familles zuricoises de ce nom  : Escher vom Luchs 
e t Escher vom Glas, son t issues de Cunrat dem Escher 
de K aiserstuhl, m entionné avec sa femme Iiedvvig dans 
un  acte  de 1320, et qui est très p robab lem en t iden 
tiq u e  à  Cunradus de Esche et sa femm e Hedwig cités 
en 1289. Le nom  doit p rovenir du ham eau  d ’Æ sch près 
de W ettingen . La paren té  avec Chuno de Asche ou de 
Esche, cité en 1247 et en 1264 n ’est pas prouvée. Ce 
K onrad, désigné comme taillab le  en 1289, ap p ara ît 
31 ans plus ta rd , en qualité  de vassal des barons de 
Regensberg, soit m inistérial. Lui et ses descendants 
seron t des fonctionnaires (avoyers) de l ’évêque de Cons
tance dans sa ville de K aiserstuhl, e t p ropriétaires
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fonciers et tenanciers de fiefs im p o rtan ts  sur les deux 
rives du R hin. E n 1384 et 1385, ses petits-fils, les frères 
J o h a n n e s  et H e i n r i c h ,  ancêtres l ’un  des Luchs- 
Escher, l ’au tre  des G las-Escher, acqu iren t la bour
geoisie de Zurich. Tous deux en trè ren t dans la cor
po ra tion  des Constables à  laquelle les L uchs-Escher a p 
p a rtien n en t encore a u jo u rd ’hui, tand is que les Glas- 
Escher en trè ren t pa r la su ite  dans différentes au tres 
corporations. La fam ille L uchs-Escher a donné 65 con
seillers e t les G las-Escher 88 conseillers à la  ville de 
Zurich. Les re la tions de paren té  avec les familles du 
m êm e nom  au Valais (Sim plon), en Alsace, en Alle
m agne, en H aute-A utriche et en H ollande ne sont pas 
a tte stée s . [H erm ann E s c h e r . ]

I. Von Escher (Luchs-Escher). Arm oiries  : tran ch é  de 
gueules au lynx  ( Luchs) 
d ’or passan t, et d ’or. Le 
4 aoû t 1384, J o h a n n e s  
Escher, bailli de R üm ikon 
et de R öteln, avoyer de 
K aiserstuhl, acqu it la 
bourgeoisie de Zurich. De 
cette  fam ille un  seul r a 
m eau a survécu. Ses m em 
bres dem eurèren t sans 
in te rru p tio n  ju sq u ’au  m i
lieu du X IX e s. au ser
vice de l ’É ta t ,  ainsi que 
dans les carrières diplo
m atique  et m ilitaire. Elle 
posséda les seigneuries 
su iv an te s: U itikon (1541- 
1610) ; Sünikon (1575- 
1602) ; Berg (1642-1798);
W ülfiingen (1634-1682);
H ü ttlingen  (1675-1694) 
et N eunforn (1688- 1694).
—  1. G ö t z ,  fils du p ré 
cédent, 1400-1451, fit un  pèlerinage au Sain t-Sépul
cre avec son frère J o h a n n e s  en 1419; il acqu it en 
1439 une to u r et une m aison au  h a u t de la Napfgasse à 
Zurich, d ite  E schertu rm  (actuellem ent B runnenturm ) et 
fit p a rtie  des Böcke ou Schwertier zum  Schneggen. Il fu t 
arm é chevalier en 1433 pa r Sigism ond, à R om e,lors de 
son couronnem ent, a u 
quel il a ssista it en q u a 
lité  de député  de Zurich, 
et reçu t une le ttre  de no 
blesse pour lui et ses des
cendants. Il dev in t ainsi 
l ’ancêtre  des E scher vom  
Luchs ou Luchs-Escher, 
qui p o rta ien t le t it re  de 
gentilshom m es et se r a t 
tachaien t à  la société 
noble zum  R üden (Stii- 
bli). M embre du C on
seil 1444, bailli im périal 
d ’A lts te tten  1447. —
2. H e i n r i c h ,  chevalier, 
fils du n° 1, 1426-1491, 
serv it sous l ’em pereur 
Frédéric  I I I  et le duc 
Sigismond d ’A utriche ; 
du Conseil 1462, bailli 
im périal d ’A lts te tten , 
bailli de K nonau  1484 ; 
v io lent adversaire  de 
W aldm ann . —  3. H a n s - ]
J a k o b ,  fils du n° 2, un  des d ix-hu it du R üden 1489, 
m aître  des Constables 1496, bailli im périal 1502, t r é 
sorier 1506, arm é chevalier p a r le re i  de France Louis X II, 
en 1507, bailli d 'E g lisau  1508, bailli de l ’évêque de 
Constance à  K aiserstuh l 1512. — 4. J o h a n n e s ,  p etit- 
fils du n° 2, 1508-1564, un  des d ix-hu it du R üden 1531, 
du Conseil, député dans le Tessin 1533, bailli de L u
gano 1538, député  auprès du roi Henri II  de France en 
1552, auprès de l'em pereu r Ferdinand I à la Diète d ’Augs- 
bourg en 1558. —  5. G e r o l d ,  fils du n° 4, 1538-1596, 
secrétaire  de la ville 1573, du Conseil 1593, bailli de

A oût 1024

Le ch eva lier  Götz Escher. 
D ’après un tableau h l'huile, 
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Stäfa., dép u té  auprès du roi de F rance  en 1595. —  6. J o 
h a n n e s , fils du n° 4, 1540-1628, un  des 18 du R üden  
1566, du Conseil e t m aître  des C onstables 1572, bailli de 
W ollishofen, dépu té  dans le Tessin en 1581, auprès 
du roi de F rance  H enri I I I  en 1586, bailli de F rauen- 
feld 1587, tréso rie r. —  7. H a n s - P e t e r , petit-fils du 
n° 6, 1590-1669, m a ître  d ’hôtel du land g rav e  de St.üh- 
lingen e t du  com te E rnst-G eorg  de H ohenzollern 1611, 
lie u ten a n t sous les ordres du  com te de Mansfeld 1619, 
cap ita ine  sous le p rince C hristian  d 'A n h a lt 1620, ca
p ita ine  au  service zuricois dans le com té de Sargans 
1622, cap ita ine  de la  garde en 1623 sous le com te de 
M ansfeld, avec qui il voyagea en A ngleterre e t en France  ; 
fu t  envoyé en 1625 p a r  Venise en V alteline e t en Lom 
bard ie  com m e colonel de 2000 hom m es. —  8. H a n s - 
I I e i n r i c h , petit-fils  du n° 6, 1616-1690, q u itta  le ser
vice français e t d ev in t p a r son m ariage avec A nna Do
ro th ea  von  Meiss seigneur ju stic ie r de Berg. — 9. H a n s -

Ca s p a r , frère du n° 8, 
1626-1701, cap ita ine  dans 
un  rég im en t suisse au 
service du prince-électeur 
de Saxe 1670, lieu ten an t- 
colonel, gentilhom m e de 
la cham bre, colonel du 
rég im en t d e là  garde 1676, 
un  des d ix -hu it du R üden 
1681. —  10. H A N S - E R 
HARD, arriè re-arriè re-pe
t i t - f i l s  du  n° 4, 1656- 
1689, a laissé une des
crip tion  du lac de Zurich, 
im prim ée en 1692 p a r les 
soins de ses am is. —  11. 
H a n s - C o n r a d , d o n t le 
grand-père  é ta it un  ar- 
rière-petit-fils  du n° 4, 
1705-1786, lieu ten an t-co 
lonel au  service de l ’em 
pereur Charles V II en 
1742, général en chef de 
la R épublique de Gênes 

1743, fe ldm aréchal 1745, m ajo r général au  service de la 
H ollande et co m m an d an t du rég im ent H irzel 1748. —
12. H a n s - C o n r a d ,  arrière  - arriè re  - petit-fils du n° 8,
1743-1814, bailli de W âdensw il 1777, du com té de 
B aden 1790, v ice-présiden t du  gouvernem en t in té r i
m aire du can ton  de Z urich 1799, chargé de m issions 
d ip lom atiques à  Bâle, Sain t-G all, Berne, Carlsruhe 
et F rauenfeld  ; p rem ier conseiller de léga tion  près des 
D iètes fédérales de Z urich  en 1807 e t en 1813, bourg 
m estre  de l ’É ta t  de Z urich  1814, p résid en t de la 
D iète. —  13. G e o r g , arriè re-arriè re-pe tit-fils  du  n° 7, 
1752-1837, dern ier seigneur ju stic ie r de Berg, archéo
logue passionné. —  14. J o h a n n - C o n r a d , d on t le 
g rand-père  é ta it arrière-pe tit-fils  du n° 5, 1761-1833, 
m em bre du gouvernem en t in té rim aire  du can ton  de 
Zurich 1799, bourgm estre  de l ’É ta t  de Zurich 1803,

dépu té  aux  D iètes de So
lerne, B erne et Lucerne 
1805, 1811, 1817 et 1820, 
com m issaire général de 
la C onfédération dans les 
anciennes terres  du p rin 
ce-évêque de Bâle en 
1815. Il re çu t en récom 
pense des services qu 'il 
y  re n d it la bourgeoisie 
et le p a tr ic ia t de Berne 
pour lui e t ses descen
d an ts , le 28 déc. 1815; 
envoyé ex trao rd in a ire  de 
la  Suisse à  la cour du 
grand-duc  de Bade à 
C arlsruhe 1818. — 15.
H a n s - K o n r a d , petit-fils 
du n° 12 et du n° 14, 1814- 
1867, colonel à l ’é ta t-m a- 

Nanny von Escher. jo r  fédéral, chef d ’arm e
D’après une photographie. de l ’in fan terie , inspecteur

de la m ilice du can to n  de S a in t-G all; colonel - d iv i
sionnaire lors de l ’occupation  des frontières en 1866 
dans le M ünsterta l grisou. —  16. N a n n y , a rriè re-p e tite- 
fille des deux bourgm estres e t fille du n° 15. * 1855, 
fem m e de le ttre s . L iste  de ses œ uvres dans D SC . — 
Voir LL . —  L L H .  —  Helvetischer A lm anach . — A GS I et
IV . —  L ivres généalogiques, jo u rn au x  e t récits de 
voyages m us. —  Z T  1862, 1898, 1906, 1915-1917. — 
A H S  1897-1904, 1908-1910. [N a n n y  von  E s c h e r . ]

I I .  Escher ( G las-Escher). Cette fam ille a p p a rten a it 
égalem ent aux  p lus influentes de la ville de Zurich. 
Du X V Ie au X V I I I e s., ses m em bres s ’ado n n èren t de 
préférence au  com m erce et à l ’ind u strie  (laine, soie, 
coton), m ais aussi aux  affaires publiques. Elle donna 
en tre  au tres  cinq 
b ourgm estres. A r 
moiries : d ’azu r à 
u n  vase bosselé 
( Buckelglas ) d ’a r 
gen t accom pagné 
en chef d ’une étoile 
d ’or ; depuis 1590 
environ Vécu est 
bordé d ’or. La fa 
m ille se divisa en 
deux ram eau x  à 
la fin du X V e s.
L ’aîné (descendant 
du n° 1 ci-dessous), 
d it Escher von B in 
ningen, d ’après le 
ch âteau  bâlois de 
B inningen acquis 
p a r alliance, a b a n 
donna p a r  la suite 
la bourgeoisie zuri- 
coise e t s ’é ta b lit à 
Bâle d ’abord , puis 
en Alsace où ses descendants v iv en t encore a u 
jo u rd ’hui. Le ram eau  dem euré à  Zurich se pa rtag ea  
de nouveau  à la fin du X V Ie s. en branche de K aspar 
(Pfauen-Escher, à cause de la  m aison fam iliale zum 
P fauen  au  R in d erm ark t) e t en branche d’Henri (du nom  
du bourgm estre  H einrich) qui to u tes  deux ex isten t 
encore. — Voir C. K eller-Escher : 560 Jahre aus der 
Gesch. der F am ilie  Escher vom Glas, 1885.

a) A van t le second partage. —  1. R u d o l f , 7-1513 ou 
1514, adversaire  de W aldm ann, m em bre du Conseil 
des Cornus, bailli de K ibourg, cap itaine  en chef dans 
la seconde expédition  du H egau 1499, bourgm estre , 
dépu té  auprès du roi de France Louis X II , à Milan. 
— 2. H a n s , 7-1538, d it K lo tz-E scher. Accusé de 
to u ch er une pension en 1526, il fu t légèrem ent p u n i;  
adversa ire  de Zwingli, et cependan t chargé de m issions 
po litiques, cap ita ine  du con tingen t zuricois contre 
Schwyz en 1529, cap itaine  dans la guerre con tre  Musso 
1531, cap itaine  en chef dans la dernière période de la se
conde guerre  de Cappel. —  3. K o n r a d , 7-1539, frère 
cadet du n° 2, p a rtisan  et am i de Zwingli, l 'u n  des a u 
teu rs  du Gyrenrupfen  ; p rem ier am tm an n  du F rau- 
m ün ster. — 4. H a n s - K o n r a d , 1518-1588, am i de Bul- 
linger, bailli de B aden, dépu té  ordinaire à la D iète pen 
d a n t nom bre d ’années. —  5. H a n s - W e r n e r  Escher 
von B inningen, 1582-1653, en tra  jeune au  service de 
l ’em pire, lieu tenan t-co lonel 1622, colonel 1632 ; l ’em
pereur Ferd in an d  II  lui accorda en 1635 un diplôm e 
d ’arm oiries, le créa chevalier et renouvela ses anciens 
titre s  de noblesse ; com m andan t de B risach 1638. — 
6. F r a n z i s k u s - P r o t a s i u s , 7-1669, fils du n° 5, fu t 
créé ba ro n  en 1655 pa r l ’arch iduc Ferdinand-C harles 
d ’A utriche. [Heran. E s c h e r . ]

b) Branche des P fauen-Escher. —  7. H a n s - K a s p a r ,
1593-1663, h ab itan t la m aison zum  P fauen , con
seiller, bailli de B aden ; ancêtre  de cette  lignée. —
8. H a n s - K a s p a r , 1626-1696, fils du n° 7, s ’occupa 
com m e son père de la fab rication  des étoffes de 
coton et en pa rticu lie r de la m ousseline, S ta tth a lte r 
1669, bailli du  N euam t 1671, ban n ere t 1686, bourg 
m estre  1691. P h ilan th ro p e , il s ’occupa su rto u t de 
ses coreligionnaires opprim és ; il ache ta  les châteaux

Johann-Conrad Escher (1761- 
1833). D'après un tableau à l ’hui le,  
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de Schwandegg e t de G irsberg. — 9. H a n s - J a k o b ,  
fils du n° 8, 1656-1734, conseiller p a r libre élec
tion  1698, dépu té  dans le Tessin 1699, du Conseil secret 
1707, bourgm estre  17 11, dépu té  comm e te l à la paix  n a 
tionale d ’A arau 1712. Il exerça une g rande  influence 
m odératrice  lors des troubles causés p a r la revision 
de la  C onstitu tion  de Zurich en 1713. —  10. H a n s-  
C aspar, fils du n° 9, * 14 février 1678, t  23 décem bre 
1762, séjourna p en d an t p lusieurs années à N urem berg 
e t à U trech t où il conquit son d o c to ra t p a r une disser
ta tio n  qui a tt i r a  T a tte n tio n , à  L ondres e t à Paris. A son 
re to u r, il s ’occupa d ’abord  d ’études philologiques, th éo 
logiques, de d ro it public  e t m êm e de m ath ém atiq u es ; 
élu ex am in ateu r en 1707, il - s ’opposa aux  abus de 
l ’église (au tiste s K lingler). M ajor dans la guerre du 
Toggenbourg 1712, fit preuve de qualités d ip lom ati

ques dans une m ission 
délicate auprès de la D iète 
de R atisbonne . D éputé à 
Saint-G all 1714, bailli de 
K ibourg 1717-1722, S t a t t 
ha lte r 1726, dép u té  aux 
Grisons en 1729, au  L an d 
ra  t à H érisau  en 1733, lors 
des troubles de Genève en 
1734 et en 1737, à Berne 
à propos des négociations 
avec la Savoie en 1740, 
bourgm estre  1740. Un des 
hom m es d ’E ta t  des plus 
c la irvoyants de la Suisse.
— Voir D avid von W yss : 
Lebensgesch. J .C . Escher’s.
— F ried r. von W yss dan ; 
N bl. W aisenhaus Zür. 
1873. —  1 1. H e i n r i c h ,
1728-1814, p a steu r de 
Pfäfilkon 1764, cam érier 
1769, doyen du chap itre  
de K ibourg 1770-1804. 
Voir J . - J .  E scher : Kurze 
Biogr. von H. E . —

12. H a n s - K o n r a d , 1743-1814, du G rand Conseil 
1778, p rév ô t de corporation  1794, bailli de Stäfa 
d u ra n t le Stâfnerhandel 1796, com m issaire cantonal 
1798, p réfe t de d is tric t 1803, p résiden t du Con
seil de ville e t ad m in is tra teu r de l’O bm annam t. —
13. H a n s - J a k o b , fils du  n° 11, 1770-1827, pasteu r de 
Pfäfilkon, doyen du chap itre  de K ibourg  1821, au teu r 
de la  biographie de son père. — 14. H e i n r i c h  
E scher-Schulthess, 1777-1840, du G rand Conseil et du 
Conseil de la ville, p réfe t de W âdenswil 1822-1831, 
conseiller d ’É ta t  1831-1832 et de nouveau après la 
crise de septem bre 1839. —  15. H e i n r i c h , 1781-1860,
V .D .M ., Dr. phil. h . c., professeur de logique et d ’his
to ire  au gym nase supérieur, m em bre du Conseil de 
l ’In stru c tio n  publique. A uteur de nom breux  trav a u x  
historiques, en tre  au tres  de Die M arianischen B rü
derschaften der Jesuiten  1822, e t d ’une refon te  to ta le  de 
J .  K onrad Vögelin : Gesch. der Eidgenossenschaft, 3e éd. 
1855-1859. — Voir N bl. W aisenhaus Zurich  1882 et 
1883. — 16. E m il E scher-H otz , 1817-1868, industrie l, 
in tro d u isit en Suisse la fab rication  du fil à coudre. — 
17. H a n s - K a s p a r  Escher-H ess, 1831-1911, fab rican t 
de soieries, p résident d e là  société de secours 1893-1911. 
—  A. Escher dans Nbl. H ülfsges. 1915. —  18. Konracl, 
27 ju ille t 1833-13 novem bre 1919, frère du n° 17, D r 
ju r ., m em bre du Conseil de ville 1863-1866, juge de 
d istric t 1865-1872, m em bre de la Cour de cassation 
1874-1880, de la C onstituan te  1868, député  au Grand 
Conseil 1869-1911, q u ’il présida en 1893, m em bre du 
Conseil de la B anque cantonale zuricoise 1878-1908 et 
présiden t 1891-1893 ; lieutenant-colonel d ’in fan terie . 
Dès 1873, in itia teu r e t principal p rom oteu r de la fusion 
de Z urich avec les com m unes suburbaines ; m em bre
1889-1913 et 1893 prem ier p résiden t du Grand Conseil 
de la ville reconstitué. Membre du synode de l ’église 
1896-1917 et p résiden t 1902-1908, du Conseil d ’église 
1896-1902, vice p résiden t et dès 1898 p résiden t de la 
commission centrale des paroisses de la ville, fondée en

1894, c réa teu r de l ’union des paroisses réform ées de la 
ville de Zurich et président 1909 du nouveau Conseil 
cen tral de ces paroisses, m em bre 1887 et p résiden t 1893 
de la commission de la biblio thèque de la ville ; D r 
théol. h. c. 1914. A publié divers tra v a u x  sur l ’histoire 
de Zurich : Gemeinde-Chroniken vonEnge. W iedikon und  
A ussersih l, Oberstrass und Unterstrass, W ipkingen  ; Die 
Stadtvereinigung in  Zürich a u f  1893, etc. — Voir Max 
H uber-E scher : Dr. C. E . dansiVbl. W aisenhaus Zür. 1922. 
—  Z T  1922. —  [Hans  P e s t a l o z z i . ]  —  19. JAKOB Escher- 
K iindig, frère des n°s 17 et 18, * 1842. fab rican t de soie
ries e t sav an t diptérologue. — 20. W ilh e lm -K a sp a r  
Escher-Abegg, * 1859, banquier, v ice-président du Crédit 
suisse, p résiden t de la  Nestlé S. A., D r ju r . h. c. — 
20 a. J a k o b  Escher-BürM i,
* 1864, D r phil. — 21.
A r n o l d  Escher-B lass. fils 
du n° 17, * 1 8 7 3 , D ' ju r., 
professeur à l ’université  
de Z u ric h .— 21 a. H e i n 
r i c h ,  * 18 7 6 , 0 ' ju r ., vice- 
consul de Suisse à New 
Y ork. —  22. K o n r a d ,
* 1882, D r phil., h istorien  
de l ’a r t, professeur à l ’un i
versité  de Zurich. — Voir 
D SC. [H .  Br.]

c) Branche de H enri. —
23. H ein rich , 26 ju ille t 
1626-20 avril 1710, l ’un 
des plus im p o rtan ts  hom 
mes d ’É ta t  de Zurich, p ro 
m oteur de l ’industrie  de 
la soie. D éputé à la cour 
de France en 1663, avec 
le Saint - Gallois Jak o b  
H ochreu tiner au  su je t des 
privilèges com m erciaux suisses en F rance, bailli de K i
bourg 1669, trésorier 1676, bourgm estre 1678, député  en 
mission sans ré su lta t, mais d ’a u ta n t plus m éritoire, auprès 
de Louis X IV  au su je t de Genève avec le bernois Niklaus 
Dachselhofer, en 1687. Ami dévoué des réfugiés fran 
çais et au tres fugitifs religieux. In itia teu r de la cons
truction  de l ’hôtel de ville. —  24. H e i n r i c h , 1688-1767, 
fab rican t de soieries. Il in trodu isit à  Zurich la fabrica
tion  de la garance de Bologne, et installa  la prem ière 
filature de soie avec m oteur hydrau lique, considérée 
comme une m erveille, qui occupait environ 300 tisse
rands. — 25. H e i n r i c h , 1713-1777, colonel de régim ents 
suisses au service de H ollande et de F rance, S ta tth a lte r 
1761, prem ier délégué de l ’É ta t  à Soleure, à  la pres
ta tio n  du serm ent de l’alliance avec la France en 1777, 
fo ndateu r de l ’o rphelinat. —  26. S a l o m o n , 1743-1806, 
égalem ent fab rican t de soieries. La m aison Salomon 
Escher, continuée pa r ses fils M artin (n° 29) et H ein
rich, occupa, en particu lier après la création de la 
m arque « L evan tina  », plus de 500 tisserands trav a il
lan t à domicile ; elle possé
da it con join tem ent avec 
les établissem ents Chris
to p h  Bodm er et Pesta loz
zi au  T alhof une m aison 
de ven te  à New Y o rk .—
27. H an s-C a sp a r, 9 août 
1775-29 aoû t 1859, fils du 
capitaine Johannes (1754- 
1819), don t Goethe fut 
l ’hô te  à la Schipf. Destiné 
au comm erce, il se to u rn a  
vers l ’a rch itec tu re  d u ran t 
son tem ps d ’ap p ren tis 
sage à L ivourne, résida et 
é tud ia  à Rome de 1794 à
1797. D ’abord  a rch itec te  à 
son re tou r, il s ’intéressa 
dès 1803 à la construction  
de m étiers à tisser en vue 
de créei sa p ropre  filature, Hans-Caspar Escher. D'après un 
et fonda en 180o, a  la Neu- portrait de la Gesch. der Fani. . 
m ìihle, la m aison Escher, E. v. G. par C. liellev-Escher.

Hans-Caspar Escher.  D'après un  
portrait de la Gesell, d e r  Farn. 

E. v. G. par C. Keller-Kscher.

Heinrich Escher.  D'après un 
portrait de la Gesch. d er  F  am . 
E . v . G. par C. Keller-Escher.
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W yss (f- Clc, qui a  abandonné  p a r la  su ite  l ’exp lo itation  
de la fila tu re  pour se vouer à ia  co nstruction  m écanique. 
C ette  m aison fab riq u a  non  seu lem ent des m achines à 
filer, m ais des m achines de to u s  genres, ainsi que des 
locom otives, des m achines de b a te au x  à  vapeur, 
etc . ; elle o u v rit des succursales à R av ensburg  et 
près de Vienne e t d ev in t encore du tem ps d ’E scher 
e t sous l ’assistance de son fils A lbert (1807-1845), 
encore p lus doué que le père, m ais m ort p rém a
tu rém en t, non  seu lem ent la  plus g rande  fabrique 
de m achines de la Suisse, m ais une des plus im p o rtan te s  
du  co n tin en t européen. —  Alb. Mousson : Lebensbild von 
J . C. E . im  Felsenhof dans N bl. W aisenhaus Zurich  
1868. —  Cd. R essner : Lebensbild von C. E .-v o n  M u 
ralt. —  28. J o h a n n - J a k o b ,  1783-1854, fils du n ” 26, 
p résid en t de la  ville 1831-1837. —  29. M a r t i n ,  1788- 
1870, fils du  n° 26, d irec teu r, c’est-à-dire m em bre du 
D irecto ire  com m ercial ; comm e p résid en t du com ité 
ex écu tif  de ce dernier, il négocia avec la ville la  dis
so lu tion  du D irecto ire et l ’em ploi de sa fo rtu n e  à la 
co n stru ctio n  d ’édifices p u b lic s ;  l ’ac te  de dissolution 
fu t  passé en 1834 et la  liq u id a tio n  term inée  en 1843. 
F o n d a teu r  e t p résiden t de la  D irection  du  prem ier 
chem in de fer suisse, inauguré  en 1847, de Z urich à 
B aden. —  30. H e i n r i c h ,  1789-1870, ju ris te , juge  d ’ins
tru c tio n  dans le célèbre procès du soi-d isant assassinat 
de l ’avoyer K eller de L ucerne en 1825, p résid en t de la 
Cour d ’assises 1831 ; dès 1833 professeur ex trao rd in a ire  
à  l ’u n iversité  de Zurich, conseiller d ’É ta t  1833-1839, 
puis av o ca t e t ré d ac te u r de la N Z Z .  A u teu r de Polit. 
A nn a len  der eidg. Vororte Zürich  und Bern 1834-1836 
(vol. V I e t V II de K arl M üller-F riedberg : Schweiz. 
A nn a len  seit 1830) ; H andbuch der prakt. P olitik  
(2 vo l., 1863-1864) ; E rinnerungen seit mehr als 60 
Jahren  (1866-1867). —  31. M a t h i l d e ,  1808-1875, 
fille du  n° 27, fonda en 1864 la  M athilde-Escher-Stif- 
tu n g , dans le double b u t  d ’élever u n  édifice destiné  à 
des réunions religieuses e t de créer u n  in s t i tu t  en fa
v eu r des jeunes filles infirm es capables de recevoir une 
in s tru c tio n . —  C.-F. Meyer : M athilde Escher, dans 
Z T  1883. —  M .-G.-W . B ran d t : M . Escher, ein Le
bensbild. —  32. J a k o b ,  1818-1910, neveu  des n °s 28 et 
29. D r ju r .,  juge de d is tr ic t 1846, juge can tonal 1851- 
1881, juge à la G ourde cassation  ju sq u ’en 1899. Il p a r ti
cipa à  la  p rép ara tio n  du  Code civil zuricois (1853) e t du 
Code fédéral des Obligations (1878) ; co llabora teur 
au  Zürcher Urkundenbuch. —  Cd. E scher : J .  Escher- 
Bodmer dans N bl. Stadtbibi. Zürich  1910. —- 33. A l 

fr e d ,  20 février 1819 - 6 
décem bre 1882, D r ju r . 
H om m e d ’état, d istingué, 
il é ta it  fils de H einrich 
(1776-1853), qui acqu it 
une  im p o rta n te  fo rtune  
en A m érique comme 
com m erçan t, s ’in té ressa it 
à  la b o tan iq u e  e t à 
l ’entom ologie dans sa cam 
pagne de Belvoir, e t gagna 
au x  sciences n a tu re lles son 
jeu n e  aide e t am i, Oswald 
H eer. P r iv a t-d o cen t à 
l ’u n iversité  et dépu té  au 
G rand Conseil 1844, Alfred 
E scher fu t dép u té  à  la 
D iète 1845 et 1847, secré
ta ire  du gouvernem ent et 
p résiden t du G rand Con- 

Alfrod Eucher. D'aprës un seil 1 8 4 7 . conseiller d ’É ta t ,  
portrai t de la G esch. d e r  F a m . com m issaire federal au 
E. v . G. par C. Keller-Esch er . Tessin, avec M u n z m g e r  

d ’O lten ; conseiller n a 
tio n a l e t p résid en t du  gouvernem ent zuricois 1848, 
p résiden t du Conseil n a tio n a l en 1849 et à  tro is reprises 
encore, en tre  au tre s  d u ra n t l ’affaire de N euchâtel 1856- 
1857, dans laquelle  il exerça une influence m odératrice. 
J u s q u ’en 1868, c’est-à-dire ju sq u ’au m om ent où le régim e 
E scher fu t renversé  p a r le p a r ti  dém ocratique, il fu t le 
chef ind iscu té  du can to n  de Zurich, e t dans les 
années 1850- 1870, l ’un  des m em bres les plus in 

fluents de l ’Assemblée fédérale, dans laquelle  il 
trav a illa , en 1860, contre Jak o b  S tam pili en faveur 
d ’une so lu tion  pacifique de la  question  de la Savoie. 
E n 1854, lors des débats au x  cham bres fédérales 
concernan t la c réa tion  d ’une un iversité  fédérale , 
il préconisa e t o b tin t l 'in s ti tu tio n  de l ’École p o ly tech 
nique fédérale. D ans la  lu tte  p o u r la  co n stru c tio n  des 
chem ins de fer p a r l ’É ta t  ou p a r  l ’in itia tiv e  privée, il 
p rit p a r ti pour cette  dernière so lu tion  con tre  S tam pili, 
e t e n tra  en m êm e tem ps à la tê te  de la  Com pagnie du 
N o rd -E st, créée en vue de relier les réseaux  des Com
pagnies du  N ord e t de Z urich au  Lac de C onstance. Il 
d u t q u itte r  pour cause de m aladie le gouvernem en t zuri
cois en 1855. F o n d a teu r e t p résiden t du Conseil du Crédit 
Suisse, p ro m o teu r p rincipal de la  ligne du  G othard  
dès 1863. Il p rép ara  le te rra in  aux  tra ité s  conclus en 
1869-1871 en tre  la Suisse et la C onfédération  de l ’Al
lem agne du N ord, l ’Ita lie  e t l ’Em pire a llem and . P ré 
siden t de la d irection  en 1871, la crise du G othard  de 
1875 e t celle du Nord-Est. de 1876 éb ran lèren t sa s itu a 
tio n  ; il q u itta  la  présidence de la d irection  du G othard  
en 1878 et m o u ru t en 1882. Un m onum en t lu i fu t érigé à 
Zurich d ev an t la  gare p rincipale . — Voir E rn s t Gagliardi: 
A lfr . Escher. —  Sa fille un ique  L y d i a  (1858-1891) épousa 
E m il W elti en 1883. Elle légua to u te  sa fo rtu n e  à la 
C onfédération  sous le nom  de F ondation fédérale 
Gottfried Keller, en s tip u la n t que les revenus seraien t 
em ployés en tem ps de paix  à  l ’acqu isition  d ’œ uvres 
d ’a r t  de v a leu r e t en tem ps de guerre à  soigner des 
so ldats blessés et m alades. —  34. A l b e r t , 1828-1879, 
d irec teu r des m ines de fer de B ellaliina près de F ilisur 
1850, sous-d irecteur de celles de B ellefontaine 1852, 
ingénieur des m ines à  B arcelone e t dans les Pyrénées 
1854, d irec teu r fédéral de la m onnaie à B erne 1859. 
A u teu r de Schweiz. M ünz- und  Geldgesch. (1881). —
35. E u g e n , 1831-1900, fils du n° 30, D r ju r ., p riv a t- 
docent à  Z urich 1854, juge de d istric t 1855, secrétaire  
de la  ville 1857-1868, m em bre 1857 e t dernier prési
den t en 1868 de l ’ancien G rand Conseil, conseiller aux 
É ta ts  1863-1869, réd ac teu r en chef d e là  N Z Z  1868-1871, 
conseiller n a tio n a l 1870 e t 1871, d irec teur en 1872 et 
en 1889 p résid en t de la  d irection  de la  Com pagnie du 
N ord -E st. Mis à la r e tr a i ie en 1894 avec q u a tre  au tres  
d irecteurs p a r  Ad. Guyer-Zeller, il trav a illa  en fav eu r de 
l ’é ta tisa tio n  des chem ins de fer. A u teu r de Lebenslauf 
in  ruhigen und bewegten Zeiten 1831-1898 (1907). —
36. A l f r e d  von Escher, * 1843 à T rieste, négociant à 
T rieste , il s ’occupa de questions économ iques e t de 
trafic , p rincipal p ro m o teu r du  chem in de fer des 
T auern  (la plus courte  ligne de H am bourg  à T rieste). 
F o n d a teu r d ’un  a te lie r de construction  de nav ires où 
fu ren t m ontés les navires de guerre au trich iens ; m em 
bre  de la  cham bre seigneuriale au trich ienne  e t son 
rap p o rteu r pour les questions de n av iga tion  ; ses 
anciennes le ttre s  de noblesse lu i fu ren t confirm ées 
pa r l ’em pereur. Il trav a illa  d u ra n t la  guerre m ondiale 
en fav eu r de l ’au tonom ie  de T rieste  e t o b tin t à  ce su je t 
une prom esse de l ’em pereur Charles en au tom ne 1918. 
L ’effondrem ent de l ’A utriche en te rra  peu après cette  
prom esse. —  37. R u d o l f ,  1848-1921, professeur de 
technologie à  l ’École po ly techn ique fédérale 1876, p ré 
siden t de la  d irection  des concerts de la  société de la 
T onhalle  e t du conservato ire  de m usique. A u teu r de 
Theorie der W asserturbinen, ? e éd. 1921. —  Meehan. 
Technol. der M aschinenbausloffe, 2 e éd. 1921. — [H e r 
m an n  E s c h e r . ] —  38. H e r m a n n ,  * 27 ao û t 1857, D r 
phil. e t D r théo l. h. c., b ib lio thécaire. Dès 1881 au 
service de la  b ib lio thèque de la  ville de Z u rich ; 1886 
prem ier b ib lio thécaire . Avec le professeur Théodore 
V e tte r, il créa en 1897 la liste com m une des acqu i
sitions faites p a r les b ib lio thèques de Z urich et en 1901 
le catalogue collectif sur fiches. Il réalisa en 1916 grâce 
n o tam m en t aux  dons du  prof. Ad. T obler la fusion de 
la  b ib lio thèque de la  ville avec celle du can ton  e t quel
ques au tre s . Il d ev in t d irec teu r de cette  nouvelle in s
t i tu tio n  qui reçu t le nom  de B iblio thèque cen trale  de 
Z urich. M embre de la  comm ission de la B iblio thèque 
n a tionale  dès 1911, p résiden t dès 1918. 11 fu t
le fo n d a teu r de la B iblio thèque pour to u s e t son p ré 
siden t dès 1920. P résiden t 1900-1911 du conseil de
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paroisse du G rossm ünster. P ub lications : Die Glaubens
parteien in  der Eidgenossenschaft 1521-1531 (1882) ; 
Das Schweiz. Fussvollc im  15. und im  A n f.  des 16. Jahrh. 
(1905-1907) ; Entstehungsgesch. und Baubeschreibg der 
Zentralbibi, (avec H . F ietz) ; Gesch. der Stadtbibi. Z ü 

rich (1922-1923) ; A u s dem  
amerilcan. Bibliothekwesen 
(1923) ; A d. Tobler, 1350- 
1923, etc. [F.B.]

111. Escher de la L inth . 
Ce nom  a été p o rté  pa r 
deux m em bres de la 
branche H enri des Glas- 
E scher, le père et le fils, 
en v e rtu  d ’une décision 
de la D iète de 1823. Cette 
d istinction  a été  accordée 
pour honorer la m ém oire 
de celui qui en trep rit la 
correction  de la L in th . —
1. K o n ra d , 24 ao û t 1767- 
9 m ars 1823. D estiné 
d ’abord  au com m erce, il 
s ’adonna ensuite  aux  

. T, , , , y . ,r. sciences natu re lles, no-
tam m en t & géologie,

de la G esch. d e r  F a m il ie  E sch er  e t  s i n t é r e s s a  e n  o u t r e  
V. G. par C. Keller-Escher . a u x  a f f a i r e s  p u b l i q u e s .

Pén é tré  des défau ts de 
l 'ancien  régim e, il p ressen tit la to u rm en te  rév o lu tion 
naire  q u ’il chercha vainem ent à év ite r p a r ses av ertisse
m ents. É lu au G rand Conseil he lvétique contre son gré 
en 1798, il le présida en 1799 ; éd iteu r du Schweiz. R e
publikaner  avec son am i P au l È steri, m em bre du Sénat 
H elvétique, il conserva au  m ilieu des plus v iolentes 
lu tte s  de p a r ti son entière indépendance. Il se re tira  
de la vie po litique en 1802 et y  re n tra  en 1814 comme 
m em bre du P e tit  Conseil (Conseil d ’É ta t)  du  can ton  
de Zurich. E n tre  tem ps, il donna des cours de s ta tis t i 
que et d ’économie politique à l ’In s t i tu t  politique, et 
s ’occupa aussi de sciences n a tu re lles. Ces études lui 
p e rm iren t d ’en trep rendre  l ’œ uvre qui im m ortalisa  son 
nom , la correction de la L in th , comm encée en 1807 et 
en 1808, d o n t il assum a la d irection ad m in istra tive  
et m êm e techn ique. Le canal de Mollis fu t term iné  en 
1811, e t le canal de la  L in th  rem is aux cantons de 
Schwyz, Claris et Saint-G all en 1823, après la m ort

d ’E scher. —  J .- J .  H e ttin 
ger : U .C . Escher von der 
Lin th . —  G. H eer : Z ur  
Jahrhundertfeier der E r
öffnung des Escherkanals 
(1911). —  2. A r n o ld ,  
8 ju in  1807-12 ju ille t 1872, 
fils du p récédent, se to u rn a  
de bonne heure  vers les 
sciences natu re lles sous 
l ’influence de son père. Il 
en trep rit à la fin de ses 
études à Zurich, Genève 
et Berlin, u n  voyage de 
p lusieurs années en Italie  
e t en Sicile ; à  son re tou r, 
p r iv a t - docent en 1834 
et professeur de géologie 
en 1852 à l ’un iversité  de 
Zurich et à l ’École poly- 

Arnold Escher de la Linth. techn iq u eféd éra leen  1856.
D après une lithographie. G rand connaisseur de la

géologie de la Suisse orien
ta le . A uteur de p lusieurs volum es des Mémoires de la Soc. 
helvétique des Sciences naturelles e t de nom breux  articles 
de revues. Son im portance réside cependant m oins dans 
ses publications que dans sa grande influence person
nelle sur ses collaborateurs et élèves. —  Oswald H eer :
A . Escher von der Linth. [ H e r m a n n  E s c h e r .1

E S C H E R N Y ,  d>. Fam ilie de Nyon (V aud), bour
geoise de N euchâtel en 1660. É te in te . A rm oiries  : d ’azur 
à  tro is bandes d ’argen t, au  chef d ’or chargé de tro is 
to u rte au x  de gueules. —  1. J e a n -F r a n ç o is ,  consul

du roi de Pologne à Lyon, fu t anobli pa r l ’em pereur 
Jo sep h  II en 1767. —  2. F r a n ç o i s - L o u i s , fils du 
n° 1, * 1733 à  L yon, f  15 ao û t 1815 à Paris. 11 fit la
connaissance de R ousseau à M étiers e t fu t un  de ses
com pagnons de courses dans le Ju ra  neuchâtelo is. Il 
voyagea ensuite  en A llem agne, A utriche, Pologne, R us
sie e t assista  aux  prem ières années de la R évolution 

à  Paris ; conseiller d ’É ta t  honoraire 
à  N euchâtel 1770, fu t créé com te de 
l ’em pire en 1786. A publié : Les
lacunes de la philosophie, 1783 ;
Correspondance d ’un habitant de 
Paris avec ses amis de Suisse et d 'A n 
gleterre, 1791, réim prim é sous le
titre  de : Tableau historique de la 
révolution..., 1815 ; De l ’égalité, 1796 ; 
Mélanges de littérature, 1809, 3 vol. 
—  Voir A H  S  1898, 17. —  F. Ber- 

th o u d  : J .- J .  Rousseau au Val-de-Travers. —  Biogr. 
neuch. I. [L. M.]

E SC H 1 .  Voir Æ s c h i .
E S C H I E N S  (C. F ribourg , D. Glâne. V. DGS). Vge 

e t Corn, de la paroisse de Prom asens. Eschiens =  chez 
les descendants de Scih, nom  propre germ ain. Au 
X I I I e s., il ex is ta it upe famille noble p o r ta n t le nom  de 
cette  localité. L ’abbaye de H au tc rê t a v a it des possessions 
à  Eschiens ; au  X V Ie s. celle de Saint-M aurice y  perce
v a it une dîme. Le gouvernem ent de F ribourg  ra tifia  
les s ta tu ts  com m unaux d ’Eschiens en 1677, 1724, etc. 
Cette com m une, qui ne com pta it que 69 h ab itan ts , 
fu t réunie ad m in istra tiv em en t à  celles d ’Écublens et de 
V illangeaux, le 2 octobre 1883. —  Voir Jaccard  : Essai 
de toponymie. — S tadelm ann : Études de toponymie. — 
Dellion : Diet. IX . — K uenlin : Diet. —  Bulletin des 
lois, 1883. [J. N.]

E S C H  I K O F E N  (G. Thurgovie, D. F rauenfeîd, Corn. 
H ü ttlin g en . V. D G S). P e tit  Vge. E n 878 Hassinchova 
=  ferm e des gens de / lasso ; p lus ta rd  Häschikon, 
Heschikofen, Eschikofen. F ondation  além anne, Eschiko- 
fen dev in t pa r donation  propriété  du couvent de Saint- 
Gall en 878. Au X I I e s., il passa comme m em bre de la 
corporation  économ ique de H äschikon-L ustorf-M etten- 
dorf au couvent de R eichenau dont le recteu r de l ’hôpi
ta l exerçait les dro its seigneuriaux. Le bailliage d ’Eschi- 
kofen passa des com tes de K ibourg à la m aison de 
H absbourg  et à  l ’A utriche qui l ’inféoda aux  von 
H ohenlandenberg  de Frauenfeld . E n 1430 il fu t r a t 
taché à la seigneurie de W ellenberg e t échut en 1537 
aux  von Ulm  de Griesenberg. Au spirituel, Eschikofen 
releva à l ’origine de P fyn ; au m ilieu du X V e s. il 
fu t ra tta c h  à l ’église de H ü ttlin g en . — Voir TB , 
cahier 61. [ S c h . ]

E S C H I M A N  (ESSYIV1 A N ) . Fam ille valaisanne qui 
a p p a ra ît à N at ers au X IV e s. En 1374 elle reçu t en fief 
de l ’évêque G uichard Lavelli la m ajorie de Mörel et 
l’adm in istra  ou l ’afferm a ju sq u 'au  m ilieu du X V e s. 
Elle s ’é teignit à  Mörel au  X V Ie s. —  B W G. [D. I.]

A Sum  swald (Berne) il existe dès le X V Ie s. une 
famille Æ s c h i m a n n .

E S C H L E ,  P . L a u r e n t i u s .  O. S. B., de Furtw angen  
(Bade), * 7 avril 1866, en tra  au couvent de M ariastein 
à Delle, profès 1891, p rê tre  1894, p rê tre  du pèlerinage 
à  M ariastein 1905 ; curé d ’Erschwil 1908-1919 ; au teu r 
de Gesch. der W allfahrt und des Klosters M ariastein. — 
Sc m diin : Kirchensät:e 11. [J. K.]

E S C H L I K O N  (C. Thurgovie, D. M ünchwilen, Com. 
S irnach. V. D G S). Vge. Askilinchova, ferm es des gens 
A’Askilo . D ’origine além anne, Eschlikon n ’est pas m en
tionné a v an t 1280. Il ap p arten a it au bailliage de Tann- 
egg qui fu t a ttr ib u é  à l ’évêché de Constance, e t passa 
en 1693, pa r ven te , au  couvent de Fischingen. Les 
comtes de Toggenbourg y possédaient un  Kelnhof, 
ainsi que la dîme qui leur av a it été hypothéquée. 
Plus ta rd , le couvent de Maggenau et l ’hôp ita l du 
S a in t-E sp rit de Saint-G all y euren t des fiefs. De 1293 
à  1393, le L an d tag  siégea cinq fois au heu de justice  
d ’Eschlikon. La ville de Constance créa en 1457 en faveur 
des hom m es libres d ’Eschlikon une basse ju rid ic tion  
sur Eschlikon e t au T uttw ilerberg  ; elle a subsisté ju sq u ’à 
la R épublique helvétique. Dès 1500, le village fit partie
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de la  h a u te  ju rid ic tio n  du  bailliage th u rg o v ie n ; depuis 
1803, il dépend, avec, h u it  com m unes, de la m unicipalité  
e t de la paroisse de S irnach. E n 1856 neuf m aisons fu 
re n t d é tru ite s  p a r un  incendie. P opulation  : 1880, 469 h.; 
1920, 905.—  Voir P . G eiger: G esch.vonEschlikon. [Sch.] 

E S C H L I K O N , von .  Fam ille  noble zuricoise, h a b i
t a n t  le Vge du  m êm e nom  près de D inhard  (Zurich), 
et m entionnée au x  X I I I e e t X IV e s. Le sceau présen te  
un  écu p a r ti  à  deux to u rs  à d ex tre  e t un  lion à sénestre.
—  Voir UZ. —  Sigelabbildungen zum  UZ  IX , n° 24.
—  G fr. 14. [L. F O R R E R .]

E S C H M A N N . Fam ille  zuricoise de R ichtersw il, Wii-
denswil et Schönenberg ; elle est 
m entionnée en 1294 dé jà  à  Arn 
(B orgen). H u d o l f u s  est cité en 1255 
dans le livre des v is iteu rs du couvent 
de S a in t-M artin  su r le Z urichberg, 
un  a u tre  E schm ann  est à E m b rach  de 
1274 à 1279. Pendant, six générations, 
de 1560 à 1775, des m em bres de cette  
famille fu ren t cap itaines de cavalerie, 
et de 1567-1773 occupèren t la place 
de greffier de W ädensw il. Le capi

ta in e  H a n s  E schm ann reçut en don la  bourgeoisie de 
Z urich  en 1647. Arm oiries  : d 'a rg en t à  deux vires, la

pe tite  d ’or, la  g rande  de 
sable. —  U Z  n» 2272. — 
Habsburg. Urbar. — A G S
II . — Keller - E scher : 
Promp'.uar. —  [ J .  F r i c k  e t  
L. F o r r e r . ]  —  1 .  J o h a n 
n e s ,  * 7 m ai 1808 à W ä
denswil, professeur d ’as- 
1 ronom ie à l ’un iversité  de 
Zurich en 1833 ; il p a r ti 
cipa à la  tr ia n g u la tio n  de 
la Suisse et p u b lia  diffé
ren ts  m ém oires à  ce su je t. 
1 14 jan v ie r  1852. — W olf: 
Biogr. zur Kulturgesch. I I .
—  Dès le m ilieu du 
X V II Ie s. les m em bres de 
cette  fam ille se d is tin 
g u èren t p a r leur ta le n t 
m usical qui, pa r les filles, 
se rép an d it dans de nom 
breuses fam illes. Le cor
donnier e t m usicien —  2.

J a k o ê  e u t  7 fils q u i, d é jà  d a n s  le u r  je u n e sse , a l la ie n t  
c h a q u e  a n n é e  fa ire  de  la  m u s iq u e  d a n s  les co n tré e s  
v o is in es . —  3. J o h a n n -K a r l , * 12 a v r i l  1826 à  W in-

te r th o u r , pe tit-fils  du  n °2 , 
professeur de piano à 
Zurich 1847-1850, à W in- 
te r th o u r  1850 - 1859, à 
Schaffhouse 1859-1866 ; 
de 1866 à 1882 il fu t à 
Zurich l ’un  des professeurs 
de piano les plus estim és 
de la  Suisse. A uteur de 
p lus de 80 com positions, 
presque to u tes  pour p iano, 
t  27 octobre 1882. — 
S M  40. —  4. J e a n , 1826- 
1869, petit-fils du n" 2, 
violoniste , élève de Kalli- 
woda à D onaueschingen, 
professeur de m usique et 
chef d ’orchestre  à  Zurich.
—  5. Ca rl  E schm ann-D u- 
rau r, * 1835, p etit-fils du 
n°2 , professeur de piano ré
p u té , enseigna à l ’in s t itu t  
de m usique de L ausanne de

1861 à 1904 ; a u te u r  du Guide du jeune p ianiste , f  1913. —  
S M  53. —  6. J o h a n n e s , * 6 ju in  1834 à  R ichtersw il, 
ag ricu lteu r, dépu té  à  la co n stitu an te  1868, puis au  Grand 
Conseil, conseiller d ’É ta t  1879. Il a ren d u  de grands 
services à l ’agricu ltu re , n o tam m en t pa r la fondation  
en 1890, de la s ta tio n  d ’essais et de l ’école d ’agricu ltu re

de W ädensw il. Conseiller n a tio n a l 1890. f  6 m ai 1896.
—  N Z Z  1896, il" 135. —  7. E r n s t , * 25 jan v ie r 1886, 
à  Zurich, poète e t h isto rien  de la l it té ra tu re , D r phil., 
p rofesseur à  l ’école supérieure  des jeunes filles ; 
a u te u r  de D avid Hess (biographie) ; V olksfrühling  (ro
m an) ; M einrad Lienert (c ritique litté ra ire ), et de nom 
breu x  récits e t m orceaux en pato is. —  D SC . — Rie- 
m ann  : Dictionnaire de m usique. —  R enseignem ents du 
professeur P au l Ganz, à  Râle. [t.. F o r r e r . ]

E S C H O L Z M A T T  (C. Lucerne, D. E n tlebuch .
V .D G S ). Vge et paroisse, ju sq u ’en 
1924 la com m une la  plus riche en 
bourgeois du can ton  de Lucerne. 
Arm oiries  : de sinopie à une to u r 
de gueules m o u v an t de trois cou- 
peaux  de sinopie accom pagnée de 
deux croix de sable. E n 1139 As- 
coldesbach, p ro p rié té  du couvent de 
bénédictins de T rub  ; 1225, Eschi- 
bach ; 1240, Asholtispach  ; 1275, 
Aschelsinalon ; 1280, Escliolsmath. 

ru isseau , plus ta rd  pré d ’Ask-olt. Il fo rm ait une 
seigneurie des barons de W olhusen et passa par 
ven te , vers 1300, à l ’A utriche. Johannes von W ol
husen  reçu t en 1313 le ch âteau  e t le bailliage en 
fief de l ’A utriche. L ucerne acq u it en 1405 les droits 
se igneuriaux. Le pa tro n ag e  de l ’église de S a in t-Jac 
ques a p p a rten a it au  couven t de T rub  e t passa  à la 
fam ille des chevaliers de Thorberg , en 1341 aux  R üs
ten , de W olhusen, en 1418, pa r héritage  aux  nobles de 
L u te rn au , en 1622 à la ville de Lucerne. S ta tu ts  ec
clésiastiques de 1383, 1500, 1646 et revisions de 1798, 
1832, 1834. C onstruction  et rén o v atio n  de l ’église 1338, 
1584, 1598, 1600, 1757 ; reco n stru c tio n  com plète 1892- 
1894 ; ossuaire du  X I I I e s., démoli en 1893. Escholz
m a tt  a p p a r tin t ju sq u ’à la  Réform e au  ch ap itre  de 
B erthoud , depuis à  celui de Sursee. Dans le conflit 
de fron tières en tre  les cantons de Berne et de L u
cerne 1418-1470, Berne ém it d ’abord  des p ré ten tio n s 
à la  souveraineté  su r l ’E n tleb u ch  ju sq u ’au  village 
d ’E scho lzm att, soit su r la m oitié du te rr ito ire  com 
m unal actuel. Mais L ucerne conserva les d ro its ac
quis en 1405. Le h a u t-d is tr ic t  d ’E n tleb u ch  fu t cons
titu é  en 1596 des com m unes d ’E scho lzm att e t de M ar
bach qui possédaien t une fo rê t en indivision. Cette 
dernière a y a n t été pa rtag ée  en 1796, des corporations 
com m unales autonom es fu ren t créées. E scholzm att 
est le lieu de naissance et de dom icile de C hristian 
Schibi, un  des chefs de la guerre des paysans de 1653 ; 
c’é ta it aussi le cen tre  d ’ac tiv ité  du doyen S ta lder, 
a u te u r du prem ier Schweiz. Idiotikon. R egistres de 
naissance, de m ariages et de décès dès 1597. —  Voir 
Gfr. Reg. —  Segesser : Bechtsgesch. —  Schnyder : 
Gesch. des Entlebuchs. —  H ans P o rtm an n  : Flora von 
Escholzmatt. [Otto  S t u d e r .]

E S C U Y E R .  Fam ille fribourgeoise originaire de 
Berlens, anoblie en la personne de NicOLAS-Àlbert 
p a r Stanislas-A uguste, dernier roi de Pologne, qui lui 
conféra la dignité  de gentilhom m e polonais à  Varsovie 
le 12 novem bre 1791. Elle s ’é te ign it avec G e o r g e s ,  t  à 
Berlens le 19 novem bre 1907. Arm oiries : d ’argen t à 
l'aigle de sable, em p ié tan t un  b â to n  e t su rm o n tan t tro is 
écus rangés, le prem ier d ’or à deux pals de gueules, le 
deuxièm e d ’or à  tro is fasces de gueules, le troisièm e 
d ’or à deux barres de gueules. — Voir A F  1916, p. 285. 
—- A H  S  1923 p. 166. [G. Cx.]

E S E L .  Voir P i l a t e .
E S K R I C H ,  P i e r r e . Voir C r u c h e , P .
E S M O N T S ,  villa de M o n t ,  es M onts (C. Fribourg , 

D. Glane. V. D G S ). Com. et Vge de la paroisse d ’Ursy- 
Morlens. Cette localité, m entionnée en 996, fit pa rtie  
du com té de Vaud. Il sem ble, cependant, que les sei
gneurs de Prez la possédèrent car, en 1344, R ichard  de 
Prez donna la dime de M ont à l ’h ô p ita l de Moudon qui la 
vendit, deux siècles plus ta rd , au  gouvernem ent de 
F ribourg . Dès 1536, et ju sq u ’en 1798, cette  com m une 
fu t a ttr ib u ée  au bailliage de Rue, puis au d is tric t du 
même nom  et, depuis 1848, à celui de la Glane. Ses 
s ta tu ts  com m unaux d a te n t de 1745. —  A S H F  X, 4.
—  Dellion : Diet. —  Arch. d ’É ta t  F ribourg . [G. Cx.]

-Johannes Eschm ann.  
D'après une lithographie .

Johann-Karl  E sch m a nn  (n° 3). 
D'après u ne  lithographie .
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E S P A G N E ,  Les relations de la Suisse avec l ’Espagne 
a v a n t 1500 é ta ien t très peu nom breuses. Dans le h a u t 
m oyen âge, la  science arabe, venue du m idi de l ’Es
pagne, eu t quelques adeptes parm i les savan ts du cou
v en t de Saint-G all. Des échanges suivis ne com m en
cèrent q u ’au  couran t du X V e s. Plusieurs m aisons de 
comm erce suisses (H albysengesellschaft à Bâle, les 
frères R eyff à F ribourg  et la D iesbach - W attgesell
schaft à Saint-G all) échangèrent avec succès leurs p ro
duits avec Barcelone. La route habituelle  conduisait 
ces com m erçants pa r Genève, Lyon, M ontpellier et 
Toulouse. F erd inand  d 'A ragon engagea déjà en 1483 
et en 1492 des m ercenaires suisses contre les M aures. 
Cette expérience déterm ina le roi à  réform er ses milices 
sur le m odèle de l’organisation suisse. Du X I I I e au 
X V Ie s. de nom breux pèlerins suisses se ren d iren t aussi 
au M ontserrat e t à S a in t-Jacques de Compostene.

La po litique espagnole envers la  Suisse d u ran t le 
X V Ie et le X V IIe s. se reflète dans les nom breuses 
alliances e t dans l’histoire des régim ents au service du 
roi. L ’Espagne chercha de to u t tem ps à donner son 
pu issan t appui à  la cause catholique en Suisse. E n re 
vanche, les cantons catholiques lui fournissaient les 
troupes nécessaires pour appuyer sa politique d ’ex
pansion. Au X V II Ie s., cette  politique s ’efface de plus 
en plus et les soldats suisses en Espagne rie rem plis
sen t plus que le service de garde d ’un trône  chance
lan t. 11 est in té ressan t de n o ter que la paix du  17 sep
tem bre  1714, qui m it fin à la guerre de succession d ’E s
pagne, fu t conclue à Baden en Suisse. C’est aussi à  cette 
époque que les prem iers colons suisses a rriv è ren t en 
Espagne (Sierra Morena 1767). Vers la fin du X V II Ie s. 
nous trouvons déjà dans la p lu p art des grandes locali
tés espagnoles des m aisons de commerce suisses. E n tre  
tem ps, le comm erce suisse s ’é tendait aussi aux colonies 
espagnoles et s ’effectuait p a r  Gênes, Marseille et Ostende.

En 1574, le colonel W alter von Roll, d ’Uri, créa le 
1er régim ent suisse au service de S. M. catholique. Ce 
régim ent com pta it 4000 h . des cantons de Schwyz et 
d ’U nterw ald . Pom peio della Croce, am bassadeur d ’E s
pagne près le Corps helvétique, conclut, le 12 m ai 1587, 
un  nouvelle cap itu la tion  signée par les cantons de L u
cerne, d ’Uri, de Schwyz, d ’U nterw ald , de Zoug e t de F ri
bourg (Melchior Lussy). Ces levées de troupes fu ren t su i
vies d ’au tres, qui perm iren t de constituer au X V IIe e t au  
X V II Ie .s. pas m oins de 31 régim ents suisses don t la 
durée fu t plus ou m oins longue. Ils se recru tèren t à peu 
d ’exceptions près dans les cantons catholiques de la 
Suisse centrale. La p lu p art de leurs com m andants ap 
p a rten a ien t de ce fa it à des familles originaires de ces 
cantons (Lussy, Beroldingen, F leckenstein, Zwyer, Cri
velli, Cloos, Im feld, M ayr, Bessler, P ü n tener, N ideröst, 
B e ttsch a rt, A m rhyn, W irz et R eding). Les six régi
m ents recru tés en dehors des W ald stä tten  p o rta ien t 
les nom s de Buoi, Capot, Salis, Aregger, Sury et D unant. 
Ju s q u ’en 1749, ces troupes serv iren t p rincipalem ent 
la cause espagnole en Italie . Dans les guerres de la 
Valteline, on v it m êm e des Suisses com battre  contre 
des Suisses (T irano 1620). Seuls les régim ents de Be
roldingen et Cloos p riren t p a rt, en 1664, à une expé
dition contre le P ortugal. P en d an t les guerres de suc
cession de 1701 à 1714 et de 1743 à 1749 les régim ents 
hispano-suisses se d istinguèren t su r les différents cham ps 
de bataille. Les régim ents Aregger, Bessler, Buch, 
N ideröst p riren t aussi p a r t aux  guerres d ’Afrique en 
1728 et 1785.

E n 1794 et 1795, lors de la prem ière invasion des F ran 
çais en Espagne, le gouvernem ent confia aux troupes 
suisses des rôles particu lièrem en t délicats. La cam pagne 
fu t m alheureuse pour l ’Espagne, qui, dans la paix  de 
Bâle, le 22 ju ille t 1795, renonça à la coalition. A la veille 
de nouveaux com bats contre Napoléon, les régim ents 
suisses en Espagne sub iren t une réorganisation , sur 
la base de la cap itu la tion  du 2 aoû t 1804. Celle-ci fu t 
conclue pour 30 ans et com prenait 6 régim ents à 1900 h. 
tous catholiques et don t le tiers devait être  de n a tio n a
lité suisse. L ’uniform e é ta it bleu de ciel, d ’où là  nom  
suizos azules. Les 5 régim ents encore en service fu ren t 
incorporés à  cette  occasion à l’arm ée nationale  espa
gnole ; un sixième régim ent, valaisan, fu t créé.

Lors de son avènem ent, Joseph  B onaparte  tro u v a  
tous les régim ents suisses du côté de l ’arm ée espagnole 
qui n ’accep ta it pas le souverain étranger que Napoléon 
im posait au  pays. Ils devinrent même dans la suite 
le noyau de l 'insurrection  form idable devan t laquelle 
la puissance de Napoléon v in t se briser. Napoléon, qui 
recom m andait à ses généraux de séparer p a rto u t les 
Suisses des troupes espagnoles et qui leur fit offrir de 
les p rendre à sa solde, ne réussit à incorporer que les 
régim ents I I  et VI. Les q uatre  au tres régim ents restè 
ren t fidèles à la cause des B ourbon. L ’insurrection p re 
n a n t une to u rn u re  tou jours plus m enaçante pour les 
occupants français, le m om ent a rriv a  où les Suisses 
d ’Espagne du ren t com battre  contre leurs frères au 
service de la F rance. A la tê te  des troupes suisses en 
Espagne se tro u v a it le général Théodore von Reding, 
qui par son courage con tribua  essentiellem ent à la vic
to ire  de Baylen le 19 ju ille t 1808 (Repond : La bataille 
de Baylen  dans Schweizerische Vierteljahrsschrift für 
Kriegsgeschichte 1923). Au cours des nom breux com
b a ts  qui fu ren t livrés ensuite (Girone, Tarragone, 
V illafranca, Figueiras, Vich, Cabrillas et Lerida), les 
régim ents suisses p e rd iren t la  plus grande partie  
de leurs effectifs. Coupés de to u tes com m unica
tions avec la Suisse, il n ’é ta it plus guère possible de les 
com pléter, aussi leur situation  devint-elle do plus en 
plus lam entab le . En 1812, leurs effectifs é ta ien t to m 
bés à quelques centaines d ’hom mes. Un décret des Cor
tes, du 1er novem bre 1820, prononça la dissolution des 
régim ents suisses, m ais p ra tiq u em en t les troupes de
m eurèren t en service ju sq u ’en 1828, tand is que leur 
licenciem ent définitif n ’eu t lieu q u ’en 1835. C ettem esure, 
qui ne rég la it pas la situ a tio n  des surv ivan ts , donna 
lieu à un grand nom bre de réclam ations au su je t de la 
solde et des pensions arriérées. La Suisse et l ’Espagne 
engagèrent à ce su je t des négociations laborieuses qui 
se poursuivent encore de nos jours. Les commissaires 
fédéraux chargés de régler ce différend é ta ien t les 
colonels F . K n itte r  et J .  R epond. — M ay: Hist. m il. 
—  R epond : Les Suisses a u service d ’Espagne  dans A  F  
1923.

La prem ière alliance de l’Espagne avec les X I I I  can
tons fu t conclue le 7 février 1515. Les con tractan ts , 
parm i lesquels se tro u v aien t le pape, l ’em pereur et le 
duc de Milan, s ’engageaient à m ettre  en comm un leurs 
forces pour protéger Milan. La cap itu la tion  de 1552 se 
basa it sur celle conclue pa r les V cantons et F ribourg 
avec le duc de Milan en 1533, ainsi que sur le pro
je t  de cap itu la tion  de 1503 qui réglait su rto u t les ra p 
ports entre  Milan et les Confédérés. En 1557, Philippe II  
renouvela l ’alliance héréd ita ire  entre  les H absbourg  et 
les Suisses de l ’an 1511 e t déclara à cette occasion q u ’il 
av a it l ’in ten tio n  d ’en tre ten ir tou jou rs avec les Suisses 
des rap p o rts  de bon voisinage et de bonne am itié. L ’a l
liance de 1557 fu t renouvelée en 1587, 1604, 1634 et 
1705. Celle de 1587 é ta it signée pa r les V cantons ca
tholiques, auxquels se jo ign iren t plus ta rd  Fribourg, 
les R hodes-In térieures et le prince-abbé de Saint-Gall. 
Toutes ces alliances avaien t pour b u t une politique 
anti-française ; elles favorisèrent en même tem ps le 
comm erce des pe tits  cantons qui, placés entre  deux 
pays dépendant de l ’Espagne, suren t adro item ent pro
fiter du trafic  entre  les Pays-Bas et M ilan. En 1804, la 
Confédération chercha en vain  à conclure un tra ité  
de comm erce avec l ’Espagne e t à nom m er un agent 
comm ercial à Cadix. La prem ière convention com m er
ciale ne fu t conclue que le 27 aoû t 1869. Elle fut 
suivie des tra ité s  de commerce du 14 m ars 1883, 13 ju il
le t 1892, 1er septem bre 1906 et 15 m ai 1922, ce dernier 
non encore ratifié  par les Chambres espagnoles. Le tra ité  
d ’établissem ent date  du 14 novem bre 1879.

Les prem ières missions diplom atiques d ’Espagne en 
Suisse é ta ien t accréditées auprès des cantons catho 
liques ; leur envoi é ta it en corrélation avec les lu ttes 
pour là suprém atie  que l ’Espagne sou tenait contre la 
France en Bourgogne et en Italie et avec l ’entrée 
de la Suisse su r la scène de la grande politique eu
ropéenne. E n 1549, ces missions tem poraires fu ren t 
remplacées pa r une légation perm anente, dont les p re
miers titu la ires résidaient à A ltdorf. La légation fu t
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transférée , en 1594, à  L ucerne où elle re s ta  , à  quelques 
rares exceptions près, ju sq u ’en 1799. Comme plusieurs 
envoyés é ta ien t aussi accrédités auprès des Ligues gri
sonnes (Carlo Casati I, Alfonso C asati I I ,  Francesco 
Arese, A enea Crivelli, Carlo C asati I I ,  L auren tio  Be- 
re tti-L an d i), ils firen t des séjours plus ou m oins p ro
longés à Coire. Q uelques-uns des envoyés d ’Espagne 
p o rtè ren t au  cours de cette  seconde période le t i t r e  d ’am 
bassadeur. Il ne sem ble pas que ce t it re  a it créé des 
difficultés avec les au tres  chefs de m ission des grandes 
puissances accréditées auprès de la C onfédération hel
vétique.

P e n d a n t les années 1773 à 1791, l ’E spagne n ’en tre 
t in t  aucune légation  en Suisse. Les envoyés d 'E spagne  
à la  cour de T urin  fu ren t chargés de tra i te r  les affaires 
avec n o tre  pays. L ’invasion  française e t plus encore 
p eu t-ê tre  le renouvellem ent des cap itu la tions en tre  la 
Suisse e t l ’E spagne engagèrent, sem ble-t-il, le gouver
nem en t espagnol à  renouer des re la tions directes avec 
la  Suisse. Le nouvel envoyé se ré in s ta lla  en 1791 au 
siège du  V orort catholique qui fu t, à  p a r t  quelques 
exceptions, le lieu de résidence de la  légation ju sq u ’en 
1849. C’est ainsi que Caam ano résida quelque tem ps 
à F ribourg  et à  Soleure e t que d u ra n t sa gérance le 
m aréchal de R eding dirigea son poste  depuis Schwyz. 
P e n d a n t les crises politiques des années 1828 à  1833 
e t 1849 à  1854, l ’Espagne n ’eu t aucun  rep ré sen tan t en 
Suisse. De 1854 à 1862, les rep ré sen tan ts  espagnols 
fu ren t aussi accrédités auprès de la Confédération 
germ anique e t de 1862 à  1864 auprès du  roi des Belges. 
L eur résidence fu t transférée  p en d an t ces époques à 
F ran c fo rt, puis à  Bruxelles. Ce n ’est q u ’en 1864 que 
Berne dev in t défin itivem ent le siège de la légation . 
D u ra n t les années 1890 à  1898 e t 1901 à 1904, les consu
la ts  d ’E spagne à  Genève et depuis 1892 à Berne fu ren t 
chargés des in té rê ts  espagnols en Suisse.

Les rep ré sen tan ts  espagnols en Suisse on t été  : 
1514. Soria, Lopo de, agen t en m ission spéciale.
1535. Panizono, G iovanni-D om enico, a g en t en miss. sp. 
1549-1556. Rizzi, Gian-Angelo, env. ex tr. en m iss. spéc. 
1549-1558. Marso, Ascanio, envoyé ex tr. en m iss. spéc. 
1556. R ye, Marc de, seigneur de Dicey, agen t en m iss.sp . 
1559-1565. Bosso, M arc-A ntonio, envoyé ex tr. et m i

n istre  plén.
1565. Molina, B altassare  de, chargé d ’affaires a. i. 
1565-1569. Anguisola, Jean , com te d ’, envoyé ex t. et 

m in istre  plén.
1570-1594. Croce, Pom pejo della, env. ex t. et m . plén. 
1591-1593. Id iaquez, F rancisco, agen t en miss. spéc.
1594-1621. C asati, Alfonso (I), com te de Borgo Laviz- 

zaro, envoyé ex tr.
1621-1624. C asati, G irolam o, com te de Borgo Laviz- 

zaro, envoyé ex tr.
1624-1629. R ye, M arc-Claude de, seigneur de Dicey, 

m arqu is di Dogliani, chargé d ’affaires a. i.
1629-1645. Casati, Carlo (I), com te de Borgo Lavizzaro ; 

envoyé ex tr.
1638. V illanueva, G irolam o, ag en t en m ission spéciale.
1638. Cam eda, Don Francisco-M aria, en m iss, spéciale
1639. Saavedra  Fazardo , Don Diego, en m iss, spéciale. 
1643. Toledo, Don Gabriele di, en mission spéciale. 
1646-1667. C asati, G iovanni-Francesco, com te de Borgo

L avizzaro, envoyé ex tr.
1667-1681. Casati, Alfonso (II), com te de Borgo Laviz

zaro, envoyé ex tr.
1681-1682. Arese, G iovanni-Francesco, com te de, en

voyé ex tr.
1683-1686. Crivelli, Aenea, m arqu is, envoyé ex tr. 
1686-1703. Casati, Carlo (II), com te de Borgo Lavizzaro, 

envoyé ex tr.
1703-1716. Verzuso L auren tio  de, m arqu is B eretti- 

L andi, envoyé ex tr.
1717-1734. Cornejo, Don Felice, envoyé ex tr. 
1734-1742. V acant.
1742-1744. dover y A lcazar, Don J .  Bias, envoyé ex tr.
1744-1747. C arpin tero , Don José, envoyé ex tr. 
1747-1751. Caparosso, Miguel, secrétaire , chargé d ’af

faires a . i .
1751-1757. Caparosso, M anuel, secrétaire , chargé d ’af

faires a. i.

1757-1766. M ahony, D em etrio, com te, envoyé ex tr.
1766-1773. Gonzales B asecourt, Francisco, com te del 

A salto , envoyé ex tr.
1773-1791. V acant.
1 oct. 1791-6 avril 1815. Caam ano, Don José, envoyé 

e x tr . e t m in . plén.
23 oct. 1815-8 avril 1817. Vallejo, Pascual, envoyé ex- 

trao rd . et m inistre  plén.
23 oct. 1815-8 avril 1817. R eding-B iberegg, N azar de, 

m aréchal de cam p au  service d ’Espagne, chargé d ’af
faires a. i.

8 av ril 1817-2 jan v . 1823. M artinez de Viergol, Don Luis, 
m in istre  résiden t.

27 nov. 1823-3 m ai 1825. Mon y  del H ierro , Luis- 
F ernando , com te del Pinar, envoyé ex tr. e t m in. plén.

10 m ars 1825-3 nov. 1825. Corpas Mendez y  Chaves, 
Don Cecilio de, envoyé ex tr. e t m in. plén.

2 m ars 1826-17 m ars 1827. A lvarado, Don Felix R am on, 
chargé d ’affaires.

14 oct. 1827-8 ju ill. 1828. A lvarez de Toledo, Don José, 
envoyé ex tr. et. m in. plén.

8 ju ille t 1828-30 jan v ie r 1839. V acant.
30 ja n v . 1839-22 sept. 1843. Carnerero, Don M arino, 

envoyé ex tr. et m in. plén.
22 sep t. 1843-20 m ai 1846. Lopez de la Torre Ayllon y 

K irsm acker, Don Luis, envoyé ex tr. et m in. plén.
20 m ai 1846-18 av ril 1847. M arin, Don Francisco M aria, 

envoyé ex tr. e t m in. plén.
18 av ril 1847-4 déc. 1848. A ntoine y  Zayas, Don Ju a n  d ’, 

envoyé e x tr . e t m in. plén.
4 déc. 1848-31 déc. 1849. N ebiet y  C ostaram ou, Don 

José de, m in istre  résiden t.
1er ja n v . 1850-21 sept. 1854. V acant.
21 sep t. 1854-20 m ars 1857. E strad a , Francisco de, 

m in istre  résiden t.
27 m ars 1857-13 oc t. 1859. Quinones de Leon, Cavo, 

m arqu is de San Carlos, m inistre  résident.
13 oct. 1859-8 sep t. 1862. R ancès y  V illanueva, Manuel, 

env. ex tr. e t m in. plén.
8 sep t. 1862-1 n  févr. 1864. Goello de P o rtugal y  Que- 

sada, Diego, envoyé ex tr. et m in. plén.
1er févr. 1864-26 oct. 1864. Garcia de Quevedo, Don 

José H criberto , chargé d ’affaires. M inistre résident 
26 oct. 1864-1" déc. 1866.

10 oct. 1866-6 déc. 1867. Munioz y  Sanchez, Jésus, 
m arqu is de Rem isa, envoyé ex tr. e t m in. plén.

8 févr. 1868-9 sep t. 1869. C ortina y R odriguez, Manuel, 
m arqu is de C ortina, chargé d ’affaires 9 sept! 1869- 
7 m ars 1871, envoyé ex tr. et m in. plén. 7 m ars 1871. 
m in istre  résident.

26 ju in  1873-21 sept. 1873. M artra, Carlos, envoyé ex tr. 
e t m in. plén.

27 ao û t 1874-19 av ril 1875. Sangro y  R ueda, Malchor, 
com te de la A lm ina, chargé:d ’affaires.

19 avril 1875-15 m ai 1876. Hoyos y de la Torre, Isidoro 
de, v icom te de M anzanera, envoyé ex tr. et m inistre  
plén.

15 m ai 1876-24 ju ille t 1876. Zarco del Valle, M ariano- 
R am on, m arqu is de Zarco, envoyé ex tr. et m in. plén. 
L a L égation est supprim ée.

25 m ai 1880-19 av ril 1881. Garcia Loygorri y Rizzo, 
Narciso, v icom te de la Vega, m in. plén. ; chargé d ’af
faires 9 oct. 1877-25 m ai 1880.

19 avril 1881-7 ao û t 1890. Sangro y R ueda, Melchor, 
com te de la A lm ina, m in. plén. La légation  est sup 
prim ée.

13 aoû t 1898-14 déc. 1901. Dry, G erm an Maria de, env. 
ex tr. et m in. plén. La Légation est supprim ée.

8 avril 1905-16 févr. 1907. R ica y  Calvo, José de la, 
envoyé ex tr. et m in. p lén .

18 févr. 1907-18 m ars 1908. P ra ty  Agacino, Pedro de, 
m arquis de P ra t de N antou illet, env. ex tr. et m in. plén.

18 m ars 1908-30 avril 1913. A lvarez y  Moya, Miguel, 
com te de Chacon, envoyé ex tr. e t m in. plén.

30 av ril 1913-19 m ars 1923. Reynoso, Francisco de, 
envoyé ex tr. e t m in. plén.

25 ju ille t 1923. Palacios y  F au , Emilio de, envoyé ex tr. 
et m in. plén.
La Suisse créa, en 1910, avec M. A lfred M engotti, de

Poschiavo, comme consul général e t chargé d ’affaires,
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un consulat général de carrière à  M adrid, après avoir 
eu depuis 1861 un  consulat général honoraire dans cette  
ville. En 1914, le poste fu t transfo rm é en légation et 
M. M engotti re çu t le t itre  de m inistre  résident. Le titre  
d ’envoyé ex trao rd ina ire  et m in istre  p lénipotentiaire  
lui fu t conféré en 1918. M. E . W elti, ancien conseiller 
fédéral, av a it égalem ent été accrédité  comme envoyé 
ex trao rd ina ire  et m inistre  p lén ipo ten tiaire  lors de sa 
m ission pour le tra ité  de comm erce en 1892. Les nom s 
des consuls généraux à  M adrid sont : Pau l Chapuy, 
1871-1874 ; Charles L arde t, 1877-1904 ; Alfred Men
go tti, 1904-1914. E n ou tre, la Suisse a des consulats à 
Barcelone depuis 1874 e t à  Séville depuis 1865 (avec 
in te rru p tio n ). A vant cette  époque, la France é ta it char
gée de la rep résen ta tion  et de la défense des in té rêts 
suisses en Espagne. La colonie suisse en Espagne com
prend actuellem ent environ 3 000 personnes. Les 
régions les plus recherchées son t M adrid, Barcelone, 
Séville, B ilbao où nos com patrio tes, pour la p lu p art 
des com m erçants et ingénieurs, fo rm ent des colonies 
très florissantes.

Des consulats d ’Espagne en Suisse ex is ten t à Bàie 
depuis 1896, à  Berne 1877, à Genève 1853, à  M ontreux 
1908, à Saint-G all 1904, à  Zurich 1895. Le consulat 
de Lenzbourg (1901-1921) a été supprim é. [G. B e n z i g e r . ]  

E S P A G N I O D ,  E S P A G N I O L .  Fam ille bourgeoise 
de Fribourg  en 1385 déjà. Arm oiries : d ’or à la croix 
d ’azur, ajourée  en carré et cantonnée de q u a tre  crois
san ts de gueules. —  1. H a n s , du Conseil des Deux- 
Cents 1467, des Soixante 1474, conseiller 1487. —  2. 
N ic k li ,  ban n ere t 1465. Une m aison de béguines, dans 
le q u a rtie r du Bourg, s ’app ela it Espagnioda. Cette 
famille sem ble s ’être é te in te  dans la prem ière m oitié du 
X V Ie s. [ R æ m y . ]

E S P E N A N ,  R o g e r  de Bossost, seigneur et comte 
d ’. L ieu ten an t de chevaux-légers, com m andant des 
troupes françaises d ev an t P o rren tru y , p en d an t la 
Guerre de T ren te  ans (1634). —  Voir R o tt : Reprês. 
dipi. I I I .  ' [G-, A .]

E S P E R L I N G  (aussi E S P E R L I N ,  E S P E R ) ,  J o 
s e p h ,  pein tre  à l ’huile et à ia  fresque, * 1707 à Ingoldingen 
(W urtem berg), f  1775 probablem ent à B erom ünster. 
E n 1770, il fu t en com pétition  avec le p e in tre  de la cour 
bavaroise, Sing, pour l ’exécution des fresques de l ’église 
Saint-O urs de Solente ; en 1773, il fu t chargé de peindre 
les tab leau x  d ’au te l. —  S K L .  [ J .  K . ]

E S P E R L I N G .  Voir A s p e r l i n g .
E S S E I V A ,  E S S E W A .  Une des plus anciennes fa

milles fribourgeoises existantes. W il-  
LELMUS dit Essevva de Serie, donzel, 
est cité en 1343  ; M e r m e t u s  et ses 
fils paraissen t comme bourgeois de 
R om ont en 1 3 5 7 . La branche princi
pale de la fam ille, qui ex ista it déjà en 
1355  dans la contrée de Vaulruz, 
semble ê tre  originaire des com m u
nes de Manies, Rueyres-Treffayes 
et R om anens. Des ram eaux  s’é ta 
b liren t à  F ribourg  en 1 6 1 1 , au Crêt, 

puis à  F iaugères, etc ., au  X V II Ie s. Les Esseiva possé
dèren t au XV s. la seigneurie de T refîayes, q u ’ils 
vend iren t à Charles Alex. Arm oiries : coupé de gueules 
e t d ’a rgen t à un  lion d ’or b rochan t, au chef d ’azur 
chargé de tro is fleurs de lys d ’a rgen t. —  1. P i e r r e -  
L o u i s ,  du Crêt, 1 7 3 8 -1 7 9 9 , jésu ite , professeur de m a
thém atiques ; a publié entre  au tres Rudim ento arithme- 
tica, algebra et geometrica, 3 vol. 1787 . — 2 . J e a n ,  1 784- 
1856, jésu ite , professeur au  collège Saint-M ichel à 
Fribourg, ad m in istra teu r des biens de ce collège 1845, 
m em bre de la cour épiscopale. —  3. L o u is , de Fribourg  
et Fiaugères, .1787-1862 , com m erçant, député au  Grand 
Conseil 1 8 5 6 -1 8 6 2 , fo n d a teu r avec Frédéric Gendre de 
l ’Association catholique suisse, soit Pius-Verein. — 
4 . J e a n ,  * à F ribourg  1812 , jésu ite , professeur à E sta- 
vayer-le-Lac, à Fribourg , à Avignon. Il p a r ti t  en 1847 
pour la mission de la Nouvelle-Orléans, y fu t supérieur 
du sém inaire Sain t-Joseph , puis recteu r du collège 
Saint-C harles. Il se ren d it ensuite à  B om bay où il fu t 
nom m é vicaire-général et secrétaire  des archevêques, 
supérieur de la mission, aum ônier des troupes anglaises

aux Indes, f  à Bom bay le 19 février 1885. —  5. J u l i e n , 
1817-1893, médecin m ilitaire  dans les troupes p on ti
ficales, à Rom e, ju sq u ’en 1855, date  de son re tou r à 
Fribourg . Médecin des m aisons pén iten tia ires 1857, 
v ice-président, puis secrétaire  de la commission de 
san té  1863 ; un  des fondateurs de la Ligue de la Croix, 
société d ’abstinence, collaborateur à son organe. — 
6. I g n a c e , fils du n °3 , 1820-1888, conseiller comm unal 
de Fribourg  1858-1862 et 1865-1870 ; m em bre, puis 
présiden t du trib u n a l de comm erce, censeur et adm i
n is tra te u r de la Banque cantonale 1870, député au 
Grand Conseil 1862-1886. F o n d a teu r d ’une im portan te  
m aison de comm erce de vin, il contribua puissam m ent 
à l ’extension de la cu ltu re  de la vigne dans le Valais. Il 
fut un  des m eilleurs soutiens de l ’ingénieur G. R itte r  
et lui p rê ta  un large concours financier pour la réali
sa tion  de son en treprise  des eaux et forêts dans la 
ville de F rib o u rg .—  7. P ie r r e ,  fils du n °3 , 1823-1899, 
prof, d ’allem and 1845, v i
ce-chancelier d ’É ta t  1846, 
il fu t destitué  de ses fonc
tions à  l’avènem ent du 
gouvernem ent provisoire 
de 1847. C apitaine-audi
teu r, puis capitaine-grand- 
juge dans l ’arm ée p o n ti
ficale 1849 ; fa it prisonnier 
pa r les troupes piémon- 
taises, il re n tra  définitive» 
m en t au  pays après sa cap
tiv ité . Juge  au trib u n a l 
can tonal 1870-1890, dé

pu té  au G rand Conseil,
Esseiva fu t un  des poètes 
la tin s les plus distingués 
de son époque ; il o b tin t 
dix fois la m édaille d ’or 
au  concours de poésie la 
tine  ouvert chaque année r ien s  esseiva.
p a r l ’académ ie néerlan- D après une photographie, 
daise. Une poésie sur la bataille  de Castelfidardo 
lui v a lu t la croix de chevalier de l ’ordre de Pie IX  ; 
sa dernière œ uvre fu t consacrée aux  fêtes jubilaires 
de Léon X II I ,  qui lui décerna une médaille d ’or. 
Membre de l ’académ ie des Quirites 1865, de l ’aca
démie T ibérine 1869. Ses p rincipaux  poèmes sont : 
Urania, 1870 ; A d  Procum satira, 1875 ; Pastor bonus, 
1877 ; In  mulìeres emancipatas, 1880, etc. H istorien, 
il a publié en 1882 : Fribourg, la Suisse et le Sonder- 
bund 1846-1861, qui lui v a lu t des procès re ten tissan ts .
— 8. L é o n , fils du n°6 , * 1854, p rê tre  1882, coad ju teur, 
puis chanoine de Saint-N icolas e t recteu r de Saint-M au- 
rice 1882-1902, p révô t du chapitre  de Saint-N icolas 
1902, chanoine honoraire de l ’abbaye de Saint-M aurice 
1912, aum ônier m ilitaire  1883-1893, avocat de Saint- 
P ierre, chevalier de l’ordre Pro Pontifice et Ecclesia, 
p ro tono ta ire  apostolique 1897, présiden t can tonal de 
l ’Association populaire catholique suisse, et m em bre 
du comité cen tral. R édacteur du Bulletin de Pie IX ,  
et un des rédacteurs de la Revue populaire  et de la 
Semaine catholigue. —  Voir Regeste d’Hauterive. — 
Élr. frib. 1889, 1894, 1900, 1904. —  Dellion : Diet. V I,
X I. —  Monatrosen X X V III, 200. —  B ru lh art : Élude 
hist, sur la litt. frib. 97, 153. — Revue médicale 13, 395.
—  A H S  1922,102. — Brasey : Le chapitre de Saint-N ico
las, 143. — Le Chroniqueur 1856, n° 151. — La Liberté 
1907, n° 39. —  Helvetia sacra I I , 53. — Som m ervogel: 
B ibl. de la Compagnie de Jésus I I I ,  457. — Arch. d ’E ta t  
Fribourg. [G. Corpataux.)

E S S E L I E R .  Fam ille valaisanne établie à Loèche 
au  X V e s., puis répandue dans la contrée de Sierra 
où elle existe encore. —  B a r t h é l é m y ,  grand châtela in  
de Si erre 1535. —  R a y m o n ,  chanoine de Sion, 1535. — 
B W G  I I .  — F u rre r : Stalistiaue. [Ta.]

E S S E N T A L .  Voir N e s s e n t a l .
. E S S E R T .  Voir R i e d .
E S S E R T - P I T T E T  (C. Vaud, D. Y verdon. V. D G S ). 

Com. e t Vge. Localité m entionnée vers 1100, Excertus, 
dans une donation  d ’Ugfred de Trem elaco au couvent 
de R om ainm ôtier. Elle fit p a rtie  au  X I I I e s. de la sci-
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gneurie  de B elm ont, passa en 1283 à  G uillaum e de 
M ontfaucon, seigneur d ’É challens, e t d ev in t au  X V e s. 
une seigneurie particu lière  aux  m ains de la fam ille de 
Baulm es. Au X V Ie s., elle a p p a r t in t  successivem ent aux 
Colombier, aux  Allinges, au x  Ja q u e m e t de N euchâtel, 
a u x  M erveilleux et enfin dès 1573 au x  H ennezel qui la 
possédaien t encore au  m om ent de la R évolu tion . Louis 
de H ennezel, au  d éb u t du X V Ie s., reco n stru isit le 
ch â teau  e t l ’église. Le ch âteau  a été  incendié au com 
m encem ent du X IX e s. e t rem placé p a r une m aison 
bourgeoise. L ’église a v a it  rem placé une ancienne cha
pelle S a in t-Jean -B ap tis te , et fu t  reco n stru ite  elle-même 
en 1746. Elle é ta it  filiale d ’É pendes. — D H V .  —  
H enrioud  : La seigneurie d ’Essert-Pittet, dans H H V  
1909. [M. r . ]

E S S E R T - S O U S - C H A M P V E N T  (C. V aud, D. 
Y verdon. V. D G S). L ocalité, où l ’on a  tro u v é  les ruines 
d ’une villa  rom aine, e t qui fit p a rtie  de la seigneurie de 
M ontagny ju sq u ’au X V II Ie s., époque où elle fu t consti
tu ée  p a r les Bernois en seigneurie particu lière , que les 
Je a n n e re t de G randson possédèren t. —  D H V .  [AI. R .]  

E S S E R T E S  (C. Vaud, D. Oron. V. D G S). Coin, et 
Vge. E n  1154, Sortis ; en 1218, Series ; en 1271, Essertes. 
T erre donnée au  m ilieu du X I I e s. p a r  le seigneur de 
Palézieux  au  couven t de H a u tc rê t. P ierre  de Palézieux 
concéda en 1273 aux  hom m es d ’E ssertes l'usage des bois 
du Jo ra t,  m ais à  ce m om ent-là , il n ’y av a it là  q u 'u n  seul 
focager (fam ille). La localité se développa dès lors. Dé
p en d an te  au trefo is de Châtillejis, elle fu t constituée en 
com m une en 1814. —  D H V .  [M. R.]

E S S  E R T I  N E S  (C. V aud, D. É challens. V. DG S). 
Vge où l ’on a tro u v é  des ru ines rom aines et un  cim etière 
b ü rg en d e . E n  l ’an 1000, l ’église avec son dom aine e t la 
dîm e a p p a rten a ien t aux  chanoines de L ausanne, qui 
a cc ru ren t peu à peu leurs possessions, de telle sorte  q u ’au 
X I I I e s. dé jà  la  prébende d 'E ssertines é ta it l ’une des 
principales du  ch ap itre . C ependant, dès ce m om ent, le 
p rieuré  de Saint-M aire y  a v a it la m oitié de la dîme, et 
au  X IV e s. les seigneurs d ’Orbe et de G randson y 
av a ien t encore des biens. Le chap itre  de L ausanne adm i
n is tra it E ssertines pa r un  m ayor, don t Pollice é ta it en 
1213 h é réd ita ire . E n  1218, le p rév ô t Conon d ’E stav ay er 
y présida  à  un  duel jud ic ia ire  concernan t une affaire de 
vol. E n  1250, le chap itre  y  constru isit un  château  don t 
on vo it les vestiges près de l ’église. E n  1315, le village 
fu t dévasté  p a r le p rieu r de Saint-M aire au  cours d 'une  
guerre  contre l'évoque. A la  R éform ation , E ssertines 
passa  du chap itre  au x  m ains de Berne, qui en fit le 
cen tre  d ’une châtellenie. L ’église, qui ne re lev ait que du 
ch ap itre , to m b a  après la R éform e au  rang  de filiale de 
V uarrens. — D H V . [M. R.]

E S S E R T I N E S  (C. V aud, D. Rolle. V. D G S). Coin, 
e t Vge dép en d an t dès le m oyen âge des seigneuries de 
M ont-le-V ieux et de Rolle. E n 1784, un  incendie y  con
sum a 22 m aisons e t leurs dépendances. L ’église, dédiée à 
sa in t A ndré, fu t  d ispu té  en tre  le couvent d ’A inay près 
de L yon et celui de S a in t-Jean  à  Genève, e t re s ta  aux 
m ains de ce dernier. A la  R éform e, elle d ev in t filiale de 
celle de Gimel. R estaurée  en 1908. —  D H V .  [AI. R.]  

E S S L I N G E N  (C. Zurich, D. E s te r , Com. e t paroisse 
d ’Egg. V. D G S). Vge et Com. civile. E n  860, E zcilinga \ 
en 1315, E slingen. chez les gens A’A zzilo , E zzilo . E n 
860 le couvent de Sain t-G all acq u it des te rres  à  E sslin
gen ; elles é ta ien t situées dans le bailliage de G rüningen 
e t fu ren t p ro b ab lem en t ra ttach ées au  dom aine sain t- 
gallois de M önchaltdorf. Les H absbourg  y  dev in ren t 
aussi p rop rié ta ires  de dîmes ainsi que le couvent d ’Ein- 
siedeln en 972. Le com te Je a n  de IJabsbourg-R appers- 
wil v en d it l ’avouerie su r le dom aine d ’E insiedeln, ainsi 
que sur S täfa, M ännedorf et au tre s  dom aines au  duc 
A lbert IV  d ’A utriche en 1354. Ce dern ier ré u n it alors 
S täfa, M ännedorf et Esslingen au bailliage de G rüningen 
avec  qui Esslingen passa  à Z urich. E n  1450 Z urich fit 
de S tä fa , CEtwil et Esslingen, qui é ta ien t ses bourgeois 
ex ternes, le h a u t bailliage de S täfa . E n 1631 le Conseil 
acco rda  aux  deux h am eaux  d ’Esslingen et d ’Œ tw il des 
biens com m unaux séparés. Avec Œ tw il e t Hom - 
brechtilcon, Esslingen co n stitu a  l ’Ennerwacht du h a u t 
bailliage. E n 1809 il fu t détaché de S täfa  et réun i à la 
com m une d ’Egg. Au sp irituel, Esslingen a to u jo u rs  a p 

p a rte n u  à  la paroisse d ’Egg. Population : en 1634, 89 
hab . ; 1836, 651 ; 1910, 565. —  Voir G/E — L argiadèr 
dans Festschrift fü r P aul Schweizer. —  M em. T ig . — 
W ölli : Gesch. der Gem. Egg. —  B odm er : Chronik der 
Gemeinde S täfa. —  U SlG B . —  UZ. — H absburg. 
Urbar. [C. B.]

E S S L I N G E R .  Fam ilie  bourgeoise de la ville de 
Z urich. Arm oiries : taillé , au  1 d ’or 
à  tro is feuilles de tilleu l en tre 
lacées de sinopie, au 2, fascé d ’azur 
e t d ’a rg en t de six pièces. Le nom  
d ’Esslinger, qui se ra tta c h e  à  la 
ville im périale souabe ou à la loca
lité  zuricoise d ’Esslingen, est a tte s té
à  Z urich dès le X I I I e s. Des nom 
breuses personnes de ce nom , venues 
de divers lieux, acq u iren t la b o u r
geoisie de la  ville aux  X V e et 

X V Ie s. P a r  la su ite , il y  a  lieu de d istinguer tro is 
fam illes E sslinger : I. Fam ille  devenue bourgeoise 
avec U l r i c h , chapelier, de R ap p erswil, 1484 : é te in te  
p ro b ab lem en t en 1630. —  II . L ’an cê tre  d ’une seconde 
lignée est —  1. H a n s , chirurgien , d ’E rlenbach , qui reçu t 
la  bourgeoisie en 1532 en récom pense de ses soins aux
blessés dans la ba ta ille  de Cappel ; m édecin de la  ville
et douzenier de la corporation  des tailleurs 1542 ; t  1er 
décem bre 1554. —  2. H a n s - R u d o l f , 1640-24 sep tem 
bre 1692, p a steu r de W itikon , après de longs voyages, 
1668, de K ibourg  1671, de Gossan 1681, a u te u r d ’un 
p e tit  livre pour l ’enseignem ent de l ’a r ith m étiq u e . —
3 . J o h a n n -G e o r g , 1 7 9 0 -1 8 3 7 , aum ônier au prem ier 
régim ent d e là  garde en F rance, m o tiva  en 1831 sa con
version à l’église catho lique dans une.adresse im prim ée 
au  Conseil d ’église zuricois. —  Schweiz. K irchenzeitung  
1840 , p. 3 7 5 . —  F o n tan a  : Notice biographique. —  A 
cette  fam ille ap p artien n en t p robab lem en t aussi —
4. M e l c h i o r , 3 ao û t 1659-1734, à Berlin, chirurgien  
pa rticu lie r des rois de P russe Frédéric  I et Frédéric- 
Guillaum e I. —  5. B e r n h a r d , "15 ju in  1662-septem bre 
1728, orfèvre, douzenier des ta illeu rs 1702, A m tm ann  
à W in te rth o u r 1712, p roprié ta ire  du N id ilb ad  ; il dé
couvrit un  gisem ent de tou rb e  situé à prox im ité, et 
trav a illa  à  répandre  l ’usage de ce com bustib le. —
I I I .  Esslinger d ’Erlenbach, bourgeois 1572, 1578 et 
1585. — De cette  fam ille se dé tach a  dans la seconde 
m oitié du X V IIe s. un  ram eau  p a la tin , qui s ’é te ignit 
vers 1840. —  6. D a v i d , 21 décem bre 1679-30 ju in  
1750, ancê tre  de la b ranche  zum  gelben H aus , fab rican t 
d ’indiennes, in tro d u isit en 1720 cette  in d u strie  à Zu
rich  : la m aison q u ’il fonda subsis ta  ju sq u ’en 1837. — 
Z T  1881.—  7. J o h a n n - M a r t i n , graveur^sur cuivre, m ars 
1793-9 février 1841, e t sa sœ ur —  8. A n n a  B a r b a r a , 
6 avril 1792- 9 jan v ie r 1868, dessinatrice, sont m en tion 
nés dans S K L .  — 9. M e l c h i o r , 13 février 1803-1855, 
négocian t, conseiller d ’É ta t  1846-1848. —  10. J a k o b - 
C h r i s t o p h , 20 octobre 1811-1er m ai 1871, poète. —
11. JoHANN-David, 1824-1889, p rem ier p as teu r de la 
paroisse nouvellem ent fondée d ’Obfelden 1849, doyen 
1884 ; a u te u r  d ’une D enkschrift sur la paroisse d ’Ob
felden. Son fils —  12. R e i n h o l d , 21 ao û t 1851-24 
ao û t 1893, pasteu r de B ülach 1880, pub lia  une 
K ritik  der Erkenntnistheorie Ritschls. —  N Z Z  1893, 
n° 244. —  T S R G  1894. — 13. M a r t i n , * 3 octobre 
1842, secrétaire  de d irection  du Crédit suisse, a u te u r 
d ’une h isto ire de cet é tab lissem ent (1907). — D ’au tres 
orfèvres des b ranches I et I I  son t m entionnés dans 
S K L .  — Voir K eller-Escher : Prom ptuar. —  A H S .  — 
UZ. —  Zürcher Steuerbücher. —  L L . — W irz : 
Etat. [C .B.]

D ’une fam ille bourgeoise de Berne on p eu t citer : 
P i e r r e , originaire de Zurich, greffier 1493, t  1511. — 
A d r i e n , ban n ere t 1502. —  A d r i e n , du Grand Conseil 
1512, greffier de 1515 à sa m o rt en 1526. A dversaire 
de la Réform e. [H. T.]

E S S O .  É vêque de Coire, 849 (?) - 879. Il p a rtic ip a  au 
concile na tional allem and de Mayence (851 ou 852) et 
au synode de W orm s (868). — M ayer : Gesch. des B is
tums Chur. [C. J.]

E S S O .  Prem ier abbé de Beinwil. Moine et grand  cel- 
1 èri er à  H irschau  en Souabe, il fu t envoyé en 1085 par
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l ’abbé Guillaum e avec h u it frères à  Beinvvil, où un 
m odeste couvent av a it été fondé pa r q u a tre  gen tils
hom m es pour les y recevoir. D éfrichem ent des forêts, 
a c tiv ité  m issionnaire dans la vallée de la Lucelle e t de 
L aufon, telles fu ren t, d ’après le 
chron iqueur T rithem ius, les occu
p a tions de ce prem ier supérieur.
Il m o u ru t le 26 déc. 1133 en odeur 
de sa in te té . [ F .  E.]

E S T A I N G ,  d \  V o i r  H u h n ,
W lL H .

E S T A I N G .  V o i r  M u r o l ,  d ’E s -  
TAING.

E S T A V A N N E N S  (C. Fribourg,
D. G ruyère. V. D G S). Vge, Com. 
e t paroisse. Anciennes form es : Ex- 
tavanens, 1231 ; Exlevenens, 1404.
C ette com m une fit p a rtie  du com
té  de Gruyère ju sq u ’en 1555, puis 
du  bailliage (1555-1798) et du dis
tr ic t  de ce nom . En 1388, le com te 
Rodolphe IV de Gruyère affran
ch it ses su je ts d ’E stavannens de 
la m ain-m orte  ; il leur concéda 
de nouvelles libertés en 1396, con
tre  payem en t de 180 fi. E n 1413, 
les h a b ita n ts  d ’E stavannens offri
ren t au  com te A ntoine de Gruyère 
60 fi. pour la do t de ses deux 
sœ urs C atherine et Jean n e. Le 
gouvernem ent de F ribourg  a p 
p rouva  les s ta tu ts  com m unaux 
d ’E stavannens en 1623, 1771, etc.
L ’église est dédiée à sa in te  Marie- 
Madeleine. Une chapelle ex ista it 
déjà en 1423 ; E stavannens rele
v a it alors de la paroisse de Broc ; 
il en fu t séparé défin itivem ent en 
1578 et érigé en paroisse au to n o 
m e. R egistres de bap têm es dès 
1615, de décès dès 1644. —  Voir 
H isely : Hist, du comté de Gruyère;

—  Le m êm e : M onuments de l ’hist. 
du comté de Gruyère, dans M D R  
IX , X, X I, X X II , X X I I l .  — Del- 
lion : Diet. V. — Kuenfin : Diet. I.
—  S tadelm ann  : Études de topo
nym ie. fJ. N.J

E S T A V A Y E R - L E - G I B L O U X  
(C. Fribourg, D. Sarine. V. DG S).
Vge, Com. et paroisse. Anciennes 
formes : Thasvael, 1160 (?) ; Sta- 
violum sous Jublor, 1227 ; Esta- 
vaie subtus Giblour, 1227 ; Estavai 
li vila, 1228. On y  a  découvert des 
débris de tuiles et des fondem ents 
de m urs de l’époque rom aine. Au 
tem porel, E stavayer-le-G ibloux,
qui dépendait de la  seigneurie de Pont-en-Ogoz, fu t 
incorporé successivem ent au bailliage de Pon t ou 
F arv ag n y  (1482), au d istric t de R om ont (1798), à  l’a r
rondissem ent ou d istric t de Farvagny  (1803), au dis
tr ic t  de la Sarine (1848). La dîme d ’E stav ay er a p 
p a r tin t  aux  Billens, aux Gruyère, à l ’H ôpital de Notre- 
Dam e et à la Grande Confrérie de Fribourg, etc. L ’é
glise, qui est dédiée à sa in t Clém ent, est citée dans un  
tes tam en t de 1227. La paroisse est m entionnée dans le 
pouillé de 1228. L ’évêque de L ausanne y possédait, au 
X V e s., le droit de collation ; lors de l ’érection du cha
p itre  de Saint-N icolas à  Fribourg , cette  paroisse fu t 
incorporée au  chap itre  qui en dev in t et en est encore 
le collateur. L ’église fu t reconstru ite  e t consacrée en 
1847. Population : 153 hab . en 1672 ; 313 en 1920. — 
Voir Jaccard  : Essai de toponym ie.—  Dellion : Diet. V.
— H isely : M onuments de l’hist. du comté de Gruyère, 
dans M D R  X X I I I .— Regeste de Iiauterive. —  Archives 
d ’É ta t  Fribourg. [J. N.l

E S T A V A Y E R - L E - L A C  (ail. S l ’Æ F F l S )  (C. F r i 
bourg, D. Broyé. V. D G S). P e tite  ville. Anciennes 
form es : Stavay, Stavayé. Arm oiries : d ’a rgen t à la

rose de gueules boutonnée d ’or et feuillée du m êm e 
ou de sinopie. Depuis la fin du X V Ie s., p a rti de 
gueules, et d ’argen t à  tro is fasces ondées du prem ier, 
à la rose au n a tu re l b rochan t sur le to u t.

Estavayer-le-Lac. D'après un ancien plan de 1599.

Préhistoire. Sur la rive du lac ex isten t plusieurs 
s ta tio n s néolithiques et de l ’âge du bronze. Elles ont 

été fouillées en 1870 e t 1871 par 
L. Grangier et B. de Vevey. Au
to u r de la Pierre aux Sarrasins 
on a trouvé  des m onnaies celtiques 
et rom aines ; près d ’E stavayer, en 
1859, 60 m onnaies rom aines et dans 
une sépulture un  bracelet de bronze. 
— F . Reichten : Archéologie frib.

Histoire. R enaud d ’E stavayer, le 
prem ier seigneur connu de cette m ai
son, possédait la to ta lité  de la sei

gneurie dans la prem ière m oitié du X I I e s. Sa descen
dance se divisa b ien tô t en tro is branches qui possé
dèren t chacune un tiers de la  seigneurie ; en 1241, 
Guillaum e d ’E stav ay er se m it sous la p ro tection  de 
l ’évêque de Lausanne, et en 1245 p rê ta  hom m age à 
P ierre  de Savoie. Anselme d ’E stav ay er vendit en 1431 
sa seigneurie d ’E stavayer-C henaux  à H um bert, b â ta rd  
de Savoie, pour 4000 fi. de Savoie ; par cet achat, 
H um bert, à qui v enait d ’être  inféodé le prem ier tiers
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de la  seigneurie, en posséda dès lors les deux tie rs . 
Au d éb u t des guerres de Bourgogne la ville fu t prise 
d ’a ssau t p a r les Suisses le 27 octobre 1475, après un  
siège m ém orable . Peu  après elle fu t  rem ise au  duc 
de Savoie, m ais comm e une p a rtie  de la  ville av a it 
été  h y p o théquée  à l ’H ô p ita l et à la grande confrérie 
de F ribourg , cette  dernière ville re tin t  le ch â teau  de 
C henaux, rem boursa  l ’h y p o th èq u e  e t p laça  un ch â te 
la in  en 1485, qui, dès 1536, p rit le nom  d 'av o y er et 
p résida com m e te l les conseils de la ville. E stav ay er et 
le coseigneur Je a n  p rê tè ren t serm en t de fidélité à F r i
bourg  en 1536. L au ren t d ’E stav ay er, à  qui a p p a rten a it 
le tro isièm e tie rs  de la seigneurie, é ta n t m o rt sans 
descendan ts , F rib o u rg  s ’em para  de sa coseigneurie en 
1635. Il fu t  ainsi l ’u n ique  possesseur d ’E stav ay er, qui 
dev in t le cen tre  de l ’avoyerie  de ce nom . E n 1350, 
Isabelle  de Chalon, dam e de V aud, accorda des 
franchises à  E s tav a y e r, qui fu ren t confirm ées p a r le 
com te V ert en 1359. Les h a b ita n ts  de la  seigneurie 
de Gorgier, qu i fu ren t p en d an t p lusieurs siècles les 
su je ts  de la  m aison d ’E stav ay er, re s tè re n t encore dans

Couvents et maisons religieuses. C’est en 1316 que 
s ’é tab liren t à E stav ay er plusieurs religieuses de l ’ordre 
de sa in t D om inique, venues de d u ss ie z  près de L au 
sanne. Ce couvent, qui s ’a g ran d it considérab lem ent 
dans le cours des siècles, occupe to u jo u rs  l ’em place
m en t de l ’ancien ch â teau  d it de Savoie. P lusieurs 
au tres  m aisons de sœ urs ursulines, de frères de la 
D octrine  chrétienne, de Pères m inim es et de jésu ites 
ex is tè ren t plus ou m oins longtem ps à  E stav ay er, dès 
le X V IIe s. ju sq u ’en 1847. Au X IV e s. des béguines 
y é ta ien t établies.

Édifices. La ville a eu tro is châ teau x  : le v ieux  châ
teau , su r la place de M oudon, qui d isp a ru t de bonne 
heure  ; le ch âteau  d it de Savoie, con stru it en 1375, 
où se tro u v e  actuellem en t le couven t des dom inicaines, 
e t le ch âteau  de C henaux q u ’incendièren t les Confédérés 
en 1475. Les rem p arts  d a te n t du  X I I I e s. E stav a y e r 
a v a it  q u a tre  portes : celles d ’O u trep o n t, des Religieuses, 
de V oucheret e t de G randcour (actuellem ent du  Camus) 
L ’h ô p ita l est cité en 1339.

Population : 1865, 1384 h ab . ; 1920, 1958. —  Voir

Estavayer- le-Lac ver s  1800. D'après un d essin  inédit  à la p lume,  non s ig né .

la su ite  dans une certaine  dépendance de la ville d ’E<- 
tav a y e r . C ette  dernière conclu t en 1508 une alliance 
défensive avec Payerne.

Bourgeoisie. Le 24 m ai 1715, le Conseil décida de 
créer, à  côté de la  bourgeoisie ord inaire  ou grande 
bourgeoisie, une p e tite  bourgeoisie d o n t p o u v a ien t faire 
p a rtie , pour u n  p rix  trè s  m odique, les a rtisan s , m an œ u 
vres e t personnes peu fortunées. Ces n o uveaux  b o u r
geois ne p o u v a ien t pas être  appelés à  rem plir les char
ges de conseiller, b an n ere t, ju stic ie r, e tc . U n grand nom 
bre de fam illes fu ren t adm ises dans cette  bourgeoisie 
qui subsis ta , to ta lem en t d istinc te  de la prem ière, ju s 
q u ’en 1798. Le Conseil é ta it composé de 18 personnes, 
6 p a r coseigneurie ; il fu t  ré d u it à  12 pa r F ribourg  en
1536. E n  1576, on l ’au g m en ta  de tro is ad jo in ts  qui p ri
re n t, en 1590, le t i t r e  de b an n ere t.

Paroisse. L ’existence de la paroisse d ’E stav ay er est 
a tte s tée  en 1228, bien q u ’elle soit certa in em en t beau
coup plus ancienne. Elle é ta it  au trefo is desservie par 
un  clergé de 14, puis de 6 ecclésiastiques, nom m és pal
le Conseil, à la  tê te  duquel é ta it un  doyen. Du doyenné 
dép endaien t les paroisses d ’E stav ay er, Morens, Bussy, 
L ully , R ueyres, N uvilly , M ontbrelloz, A um ont, F o n t, 
Cheyres, V uissens, M urist, M ontet et Surpierre. L ’église 
actuelle, dédiée à  sa in t L au ren t, fu t com m encée p ro 
bab lem en t au  X IV e s., m ais sa construction  ne p rit 
fm q u ’au  X V Ie s. L a dîm e a p p a rten a it à l ’évêque de 
L ausanne  en 1328. La chapelle de R ive a  été  fondée en 
1464. Au m om ent de la  R éform ation , l ’église d ’E s ta 
v ay er acq u it en 1530 q u a tre  superbes an tipbonaires 
de la collégiale de Berne.

G rangier : A nnales. —  Dellion : Diet. —  K uenlin  : Diet.
—  F A  1 8 9 2 . —  R . de H enseler : Fam illes staviacoises.
— A. N aef : Les forti fications d’Estavayer, dans A F  1 9 1 3 .
—  A drien D om bigney : Le monastère d ’Estavayer. [H. v.] 

E S T A V A Y E R ,  d ’, d e  S T A V A Y  (ail. VON S t æ f -
FIS) . Fam ille de dy- 
nastes qui tire  son 
nom  de la ville d ’E s
tavayer-le -L ac. Le 
prem ier m em bre 
connu est LAMBERT,  
v iv an t dans la p re 
m ière m oitié du X I e 
s. La descendance 
est certaine depuis 
R e n a u d  c i t é d e l l lS  
à 1 1 5 8 , qui serait 

. fils d ’un R o b e r t , 
t  à  la prise de J é 
rusalem  en 1 0 9 9 . La 
fam ille d ’E stav ay er 
posséda la seigneu
rie de ce nom , que 
ses m em bres dé te 
n a ien t à  t itre  de 
coseigneurs, ainsi 
que des d ro its sei
gneuriaux  sur les 
villages de Mollon- 
din, M ontet, Cully, Cugy, F o n t, Forel, Bussy, Méziè- 
res, etc. Elle ten a it aussi la seigneurie de Gorgier de



ESTAVAYER ESTAVAYER

puis une époque inconnue, avec des droits sur le prieuré 
de Bevaix, sur Cortaillod e t ju sq u ’à Colombier (N eu
châtel). On croit que la fam ille de Colombier se r a t ta 
chait à celle d ’E stav ay er. Une branche de la fam ille s’é
ta b lit  à  Salins à la fin du X I I I e s. Arm oiries : palé d ’or 
et de gueules de six pièces à une fasce d ’argen t b ro 
chan t sur le to u t, chargée de tro is roses de gueules. 
Certaines branches, telles que celles des E stav ay er - 
Chenaux, Font, Gorgier, M ontagny on t app o rté  des 
varian tes à ces arm es. La famille s ’é teignit en 1851 en 
la personne de Françoise, alliée Vallier, de la branche 
de M ollondin. Ses archives, qui passèren t en m ains de 
la fam ille de Glutz, fu ren t acquises en 1919 p a r les 
Archives de l ’É ta t  de N euchâtel.

I. Branche aînée. —  1. J e a n , fils de R enaud précité , 
seigneur de Bussy, p a r ti t  pour la Terre sa in te  en 1147 
avec Am édée 11 de Savoie. —  2. C o n o n , chanoine de 
L ausanne 1200, p révôt 1202, t  12 ao û t 1243 ou 1244. 
Il est le réd ac teu r d ’un Cartulaire du chapitre de Notre- 
Dame de Lausanne, comm encé en 1228, qui a été publié 
dans M D B  VI. — R eym ond : D ignitaires. —  3. G u i l 
l a u m e , t  après 1347, p révô t de L ausanne 1330-1339, puis 
doyen de N euchâtel. —  4. A l e x i e , abbesse de la Mai- 
grauge en 1383. — 5. L o u is , t  vers 1463, cham bellan 
du duc de Savoie. —  6. J e a n ,  fils du n° 5, chevalier, 
seigneur de Bussy, Mézières, etc., bailli de Vaud 1489- 
1512, gouverneur et capitaine du com té de Marie en 
P icardie pour Jacque  de Savoie 1484, de H am  (Picardie) 
pour le m êm e, 1486. Il fit p a rtie  de la dép u ta tio n  en
voyée en 1477 p a r Jacques de Savoie, com te de R om ont 
à Berne e t F ribourg , qui s ’é ta ien t em parés de ses te r 
res, pour leu r dem ander la re s titu tio n  de celles-ci ; tu 
te u r  e t conseiller de la duchesse Blanche de Savoie 1490 ; 
inspecteur général dans le m arq u isa t de M ontferrat 
pour P h ilib e rt de Savoie. Il fu t dépu té  en 1506 à la 
D iète de B aden p a r Charles I I I  de Savoie à  propos du 
conflit avec le Valais e t chargé en 1512, avec d ’au tres, 
de renouveler l ’alliance de la Savoie avec les Confédérés. 
— 7. Cl a u d e , frère du n° 6, com m andant d ’E stavayer, 
fu t tu é  dans la défense de cette  ville contre les Suisses 
1475. —  8. P h i l i p p e , fils du n° 7, seigneur de Mollon
din, Cugy, Mézières, G randcour, etc ., chevalier, épousa 
en 1484 C harlo tte  de Luxem bourg. Bourgeois de F ri
bourg 1506. Il é ta it au  service du duc Charles de 
Savoie q u ’il accom pagna au  siège de Saluces 1485. — 
R H V  1922, p. 51. —  9. J e a n , fils du n° 8, seigneur de 
M ollondin, A um ont, M ontet, Lully, Cugy, etc., gen til
hom m e ordinaire de la Cham bre du roi de France vers 
1529, cham bellan du duc de Savoie. F it pa rtie  de la 
d ép u ta tio n  chargée du renouvellem ent d ’alliance de la 
Savoie et de F ribourg  en 1529, t  1547. —  La branche 
aînée s’éteignit en 1635 avec L a u r e n t .

I I .  Branche d’Estavayer-Bussy. —  10. J e a n - B a p t i s t e , 
fils du n° 9, donzel, seigneur de Bussy, se fixa à Moudon 
et dev in t p ro tes tan t, f  vers 1597. — 11. P i e r r e , fils 
du n° 10, 1592-1634, donzel, b annere t et lieu ten an t 
bailli val à M oudon. Plusieurs de ses descendants rem 
pliren t à Moudon les fonctions de boursier, b an nere t et 
lieu ten an t bailli val. Ils possédaient les seigneuries de 
Bussy, Mézières e t Forel sur Lucens, ainsi q u ’à Moudon 
le «ch âteau  d ’E stav ay er» . Le dernier de la fam ille fixé 
dans cette  ville fu t S a m u e l , 1681-1707, seigneur de 
Forel, qui p rit du service en Hollande.

I I I .  Branche d’Estavayer-M ollondin (Stavay-M ollon- 
d in )  (all. v o n  S t æ f f i s - M o l l o n d i n ) .  —  12. P h i l i p p e , 
fils du n° 9, seigneur de Mollondin, A um ont, 
M ontet, Lully, etc. P a r sa fem m e, Barbe de Dies- 
bach, il acq u it la seigneurie de G randcour. t  1579 
à  35 ans. —  13. P h i l i p p e , fils posthum e du n° 12, 
1580-1618, bourgeois de Soleure 1607, capitaine et 
receveur de Colombier (Neuchâtel) 1614. — 14. J a c q u e s ,  
1601-1664, fils du n° 13, contrô leur ex trao rd ina ire  des 
guerres pour la France dans la V alteline 1624, secrétaire- 
in te rp rè te  de l ’am bassade de France à Soleure 1624- 
1648, chargé de m issions dans le Valais e t la Suisse ca
tho lique 1625-1627. Châtelain du Landeron et conseiller 
d ’É ta t  de N euchâtel 1628, cap itaine  et lieu ten an t de 
N euchâtel 1643, gouverneur de la p rincipau té  de N eu
châtel pour H enri I I  de Longueville 1645-1664. A So
leure, m em bre du Grand Conseil 1642, Jungrat 1648,

A ltrat 1652. Il leva en 1630 une compagnie pour le ser
vice de France, régim ent d ’Affry, et en 1635 une a u tre  
p o u rle rég .G red e r qui ser
v it sous R ohan dans les 
Grisons ; se signala à Mor- 
begno. Colonel d ’un régi
m ent de son nom  1635, 
assista  aux  sièges de Lan- 
drecy, Iv ry , Saint-O m er,
Thionville, etc. et à la 
bata ille  de Rocroy (1643); 
m aréchal de cam p 1645.
Il rem it cette  année-là 
son régim ent à  son frère 
L au ren t, ne conservan t 
que sa com pagnie aux 
gardes suisses, levée en
1639 .— Voir R o tt : Re
prés. diplomatique  I I I -V I.
—  May de R om ainm otier :
H is t.m il. de la Suisse  VI,
188. —  C h a m b r ie r  : H ist, 
de Neuchâtel. —  La Ch.- .Jacques d ’E stavayer en 1635. 
de-Eonds, son passé et son D'apres un tableau à l’huile au 
présent, 83 . —  15. P h i -  M u s . hist, de La Chaux-de-Fonds 
LIPPE, f r è r e  d û  n °  14 , se i- (au teu r inconnu),
g n e u r  d ’A u m o n t ,  1602-
1654, capitaine dans le régim ent de son frère aîné 
1635, du Conseil des Soixante de Fribourg . — 16. 
F r a n ç o i s -  F o u is -  Tllui
s e ,  fils du n° 14, 1639-92, 
cap itaine  au  régim ent des 
gardes suisses en France 
1664, conseiller d ’É ta t  de 
N euchâtel 1663, lieu te
n a n t de gouverneur 1664- 
1670, gouverneur de la 
p rincipau té  1679-1682. A 
Soleure, grand conseiller 
1661, Jungrat 1664, A lt
rat 1684, in ten d an t des 
bâ tim en ts 1686, bailli de 
K riegste tten  1689. In te r
prè te  du roi de France en 
Suisse. Il se d istingua 
aux  sièges de D ouay,
Lille, D unkerque et dans 
la conquête de la Fran- 
che-Comté. Conseiller et 
fougueux pa rtisan  de la 
duchesse de Nem ours, il 
fu t rem placé comme gou
verneur en 1682 par d ’Af
fry , lorsque la curatelle  de l ’abbé d ’Orléans fu t remise 
au prince de Condé. Il abandonna alors définitivem ent 
N euchâtel et partagea  son tem ps entre Soleure 
et B arberêche, qui devint 
un  lieu de pèlerinage 
pour les p artisans de la 
duchesse de Nem ours.
—  17. F r a n ç o i s -F I e n r i , 
fils du ii° 16, p rit le p re 
m ier le t itre  de seigneur 
de Barberêche, 1673-1749, 
conseiller d ’É ta t  et lieu
ten a n t de gouverneur à 
N euchâtel 1694, gouver
n eur de la p rincipau té  
1699-1707. A  Soleure, 
grand conseiller 1690,
Jungra t 1702, bailli de 
Buchegg 1708, Altrat 1715,
( Vennerhandel 1722), con
seiller secret 1740. —  18.
F r a n ç o i s - P i e r r e - L o u i s , 

fils du n° 16, d it le cheva
lier de Mollondin, 1681- François-Ilenri d Estavayer en 
1736. E n tra  à 18 ans au 1705. D’après un portrait à l'huile 
service de France, 1er 4e H. Rigaud. Au Musée de 
lieu ten an t de la compa- Neuchâtel.

François  - L ou is -  Biai se d ’E s ta 
vayer.  D'après un tableau à 

l ’hu i lé  (auteur inconnu).
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gnie générale des gardes suisses 1703, cap ita ine  d ’une 
dem i-com pagnie 1709, d ’une com pagnie 1716, cheva
lier de Sain t-L ouis 1716, g rand  conseiller à  Soleure 
1701. —  19. J e a n - V i c t o r - O u r s - J o s e p h - L a u r e n t - 
F i d è l e , petit-fils du n° 17, 1753-1787, baron d ’E s ta 
vayer, seigneur de M ollondin e t de B arberêche, du 
G rand Conseil de Soleure 1781, Jungra t 1786. D ernier 
de la  ligne m asculine. Il laissa deux filles, Marie- 
L ouise-C harlo tte, 1778-1844, alliée de Roll, et F ra n 
çoise, 1779-1851, alliée V allier, en qui s 'é te ig n it la fa
m ille.

I V .  Branche d’Estavayer-M ontet (all. v o n  S t æ e f i s -  
M o n t e t ) .  — 20. L a u r e n t ,  fils du  n° 13, 1608- 
1686, chevalier, seigneur de M ontet, lie u ten an t au 
service de F ran ce  1630, cap itaine  1635, re p rit en 
1645 le rég im en t de son frère Jacques e t une com
pagnie des gardes suisses, colonel du rég im ent des 
gardes suisses et m aréch a l de cam p 1656, g rand con

seiller à  Soleure 1657. 
P r it  dès 1664 le t itre  de 
seigneur de M ollondin .— 
21. J a c q u e s -F r a a ç o is , 
1642-1714, fils du n° 20, 
cap ita ine  aux  gardes suis
ses 1679, cap ita ine  de Co
lom bier 1680-1682 , gou
verneur de la p rincipau té  
de N euchâtel 1694-1699, 
cap itaine  du château  de 
V alangin 1694, du G rand 
Conseil de Soleure 1663, 
Jungrat 1684, in te n d a n t 
des b â tim en ts  1686, Alt-
rat 1693, bailli de Krieg-
s te tte n  1704, de Buchegg- 
berg 1708, m em bre du 
Conseil secret 1713. Zélé 
p a rtisan  de la  duchesse

Jacques - François d'Estavayer de N em ours dans sa lu tte  
en 1690. D'après un tableau à contre le prince de Conti,

1 huile de J. Guynier . il fu t d estitué  de sa place
de gouverneur sur l ’or

dre de Louis X IV . La duchesse de N em ours lui fit 
une  pension de 4000 fr. —  22. O u r s - P i e r r e , fils du 
n° 21, 1675-1719, officier au  service de F rance, du G rand 
Conseil de Soleure 1696, lie u ten an t du gouverneur et 
p rem ier conseiller d ’É ta t  à N euchâtel 1700-1707, bailli 
de Gosgen 1708, Jungra t 1715. —  23. F r a n ç o i s - J a c q u e s  
fils du  n ° '2 3 , 1712-1786. E n tra  au  service de France
1729, cap ita ine  1743, chevalier de Sain t-L ouis 1745,
b rigad ier des arm ées du roi 1748, m aréchal de cam p 
1762. Il q u itta  le service en 1763 et se re tira  à  Soleure 
où il é ta it  du G rand Conseil depuis 1736. D ernier de 
sa b ranche, il a  laissé de g randes fondations en faveur 
d ’é tab lissem ents de bienfaisance.

V. Branche d ’E stavayer-Lully. —  24. O u r s , fils du 
n° 13, chevalier, seigneur de Lully, 1610-1678, capi
ta ine  dans le rég im ent de son frère Jacq u es 1635, au 
rég im en t des gardes suisses 1638, cap itaine  e t châtelain  
du V al-dc-T ravers 1651, conseiller d ’É ta t  à N euchâtel 
1657, gouverneur de la p rincipau té  1664-1670, b o u r
geois de Fribourg, in specteu r d ’E stav ay er et de Sur- 
pierre 1655, du P e tit  Conseil de F ribourg  1664. —  25. 
I I e n r i - F r a n ç o i s , fils du n° 24, 1649-1703, cap itaine  
de Colombier, puis conseiller d ’É ta t  à N euchâtel 1694.
—  26. F r a n ç o i s - J o s e p h , 1650-1705, fils du n° 24, page 
du  roi de France 1667, lieu ten an t, puis cap itaine  aux 
gardes suisses 1685, chevalier de Sain t-L ouis 1705. Ca
pita ine  et châtela in  du V al-de-T ravers 1680-1682. — 27. 
J a c q u e s - P h i l i p p e , fils du  n° 24, 1653-1737, cap itaine  
e t châtela in  du V al-de-T ravers 1694-1707, conseiller 
d ’É ta t  à N euchâtel 1705-1707, du Conseil des Soixante 
de F ribourg , bailli de Bulle 1712. A la m o rt de la baronne 
d ’A chey, il rev en d iq u a  la seigneurie'de Gorgier, du chef 
de sa g ra n d ’m ère É lisab e th  de N euchâtel, con tre  Ga- 
b rie l-P h ilibert de G ram m ont qui l ’em porta  (1718-1721).
—  28. J e a n - L a u r e n t , fils du n° 24, * 1658, baron de 
G randcour et seigneur de Chevroux du chef de sa femme 
Jeanne-M arie-A nne de D iesbach, du G rand Conseil de 
F ribourg  1690, cap itaine  de Colombier 1694. — 29.

L a u r e n t , fils du n° 26,1685-1743, dernier de sa b ranche. 
C apitaine aux  gardes suisses 1708, chevalier de Sain t- 
Louis 1706, b rigad ier des arm ées du roi 1734, m aréchal 
de cam p 1738, g ra n d ’croix de Sain t-L ouis 1743. Il 
q u itta  le service en 1742 e t se re tira  à F ribourg  où 
il é ta it du  Conseil des Soixante . —  30. M a r i e - B e a t r i x - 
A g a t h e , en religion Fidèle, fille du n° 29, 1711-1786, 
supérieure du cduvent de la V isitation  à  F ribourg . — 
31. M a r i e - B a r b e - L o u i s e , fille du n° 29, * 1718, en 
religion Séraphine, sous-prieure à M agdenau en 1761.

V I. Branche française, sieurs de Molinone. —  32. 
F r a n ç o i s , fils du  n° 8, céda sa p a r t  de la coseigneurie 
de Mézières à  son frère aîné et s ’é tab lit en P icard ie  
où il succéda dans les biens de sa m ère. É cuyer du  roi 
de F rance  1540-1553, cap itaine  de 50 h. d ’arm es sous 
H enri I I .  —  33. C l a u d e , fils du n° 32, seigneur d ’E s ta 
vayer, gentilhom m e ord inaire  du  roi de F rance, colonel 
des légions de P icardie  1563. Il est l ’a u te u r d ’une b ra n 
che française, à laquelle se ra tta c h e  —  34. J e a n - L o u i s , 
d it le baron  d ’E stav ay er, 1746-1823, sieur de Molinons 
e t de T abarly . Au m om ent de la R évolution  frança ise  
il se réfugia  en Suisse et fu t  accueilli à Soleure e t à  Berne 
pa r N icolas-Frédéric de M ulinen. Il se consacra à des 
études généalogiques qui com prennent environ c inquan te  
volum es rnns, laissés à la fam ille de M ulinen. O nt p a ru  de 
lui : Généalogie hist, de la m aison de Vigier, 1797, et 
H ist. gén. de la maison de J o u x , dans Mémoires de l ’A ca
démie de Besançon I I I ,  avec une notice sur l ’au teu r.

V II. Branche de Chenaux- Gorgier. Issue de Guillaum e, 
frère du  n° 2. Elle posséda la seigneurie de C henaux et 
dans le com té de N euchâtel, celle de G org ier.—  35. G i 
r a r d , acq u it de Pierre de V aum arcus, en 1282, l ’avouerie 
de Verm ondins e t de Pon tareuse  (B oudry), e t la pêche de 
l ’A reuse. Ces d ro its fu ren t vendus pa r son fils Rollin 
au  com te de N euchâtel en 1313. —  36. G u i l l a u m e , 
frère du n° 35, neveu  d ’O thon de G randson q u ’il sui
v it en A ngleterre. Chanoine de G locester 1289, de L in
coln 1289, arch id iacre  de L incoln, chanoine de L au 
sanne 1291, de Genève e t W ellsen 1308, de Reim s 1313. 
t  1326. E n  1316, il donna sa m aison à  E stav ay er aux 
dom inicaines de d u ss ie z  pour faciliter le tra n s fe r t du 
couvent dans la v ille .—  R eym ond : D ignita ires . —  37. 
R e n a u d , châtelain  de R om ont en 1305 pour Louis de 
Savoie. —  38. P i e r r e , frère du n° 35, bailli épiscopal de 
Lausanne, présiden t du Conseil de l ’évêque en 1313, 
t  vers 1321. —  39. A r t h a u d , dev in t seigneur de Gorgier 
à la su ite  d ’un p a rtag e  en 1337. Il av a it aussi des d ro its  
à C ortaillod e t dans les paroisses de Sain t-A ubin , B evaix 
e t Pon tareuse. Il é ta it vassal de son frère —  40. P i e r r e , 
coseigneur de C ortaillod, baron  de Gorgier, qui se p laça  
en 1340 sous la suzeraineté de Louis I I  de Savoie, et 
en 1344 dev in t hom m e-lige du  com te de N euchâtel. E n 
1356, il p rit p a r ti pour H enri de M ontfaucon co n tre  
Louis de N euchâtel, pénétra  dans la  ville de N euchâtel 
de n u it, pilla p lusieurs m aisons et em porta  des p rison
niers. Il fu t condam né p a r la cour des pairs à  p e rd re  
son fief de Gorgier, qui re s ta  au  com te de N euchâtel 
ju sq u ’en 1378. —  41. A n s e l m e , vend it en 1431 à H u m 
b ert, b â ta rd  de Savoie, la coseigneurie d ’E stav ay er 
ou châtellenie de C henaux pour 4000 fi. —  42. J a c q u e s ,  
fils du  n° 41, seul seigneur de Gorgier en 1432, v en d it 
deux ans plus ta rd  to u te s  les te rres  q u ’il possédait en tre  
l ’Areuse et V aum arcus à  Je a n  de N euchâtel-V au- 
m arcus, pour 1100 florins d ’or, f  a v a n t 1460. — Ma
ille . —  C ham brier : H ist, de Neuchâtel. —  B oyve : 
Annales. —  Q uartier-la-T ente  : Le C. de Neuchâtel, 
I I e série, Le district de Boudry, p . 743.

V III . Divers. —  43. J e a n , abbé de M ontheron 1362- 
1366, de m êm e que —  44. N i c o l a s , abbé 1387-1390. —  
Reym ond : L ’Abbaye de M ontheron. —  45. G u i l l a u m e , 
bailli de Vaud 1394-1395. — 46. G é r a r d ,  f  vers 1420, sei
gneur de Cugy, accusa en 1396 O thonde  G randson d ’avoir 
participé  à  l ’em poisonnem ent du com te rouge, Am édée 
V II de Savoie, et d ’avoir fa it tu e r  H ugues de G randson, 
son cousin. Un duel jud ic iaire  s ’ensu iv it le 7 ao û t 1397 
à Bourg-en-Bresse où O thon de G randson fu t tu é . Gé
ra rd  d ’E stav ay er est châtela in  de G randcour en 1393 
e t lieu ten an t de cette  seigneurie e t de celle de Cudre- 
fin en 1394. Après sa victoire su r O thon de Grandson, 
il fu t m is en possession du ch âteau  et de la châtellenie-
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de G randcour, qui a p p arten a ien t au  prem ier, pour le 
récom penser de sa va leur e t des frais fa its pour son 
duel. Mais en 1403 G randcour é ta it donné à H um bert, 
b â ta rd  de Savoie. — P .-E . M artin : Un document iné
dit sur le duel d’Olhon de Grandson et de Gérard d’E sta
vayer 1397, dans A S G 1910. —  E. Cornaz : Quelques 
renseignements inédits sur Othon de Grandson, dans 
R H V  1916. — Guichcnon : Hist. gén. de la m aison de 
Savoie IV .— G. Carbonadi : Gli u ltim i Giorni del Conte 
Rosso, dans Bibl. della soc. storica subalpina  L X V I .— 
B ruchet : R ipaille. —  47. Cl a u d e , fds d ’A ntoine, sei
gneur de V illargiroud, * vers 1475-1480, chanoine de 
L ausanne 1498, abbé de H autecom be 1505, évoque 
de Belley 1508, p rit p a r t au  concile de L atran  1512, 
conseiller du duc de Savoie, chancelier en 1514 de 
l’ordre du Collier, qui dev in t en 1518 l’ordre de 
l’A nnonciade. Abbé du L ac-de-Joux 1519, prévôt de 
L ausanne 1520-1530, prieur de R om ainm ôtier 1521, 
f  28 déc. 1534. — Voir L L . —  G rangier : A nnales 
d ’Eslaoayer. — De M ontet : Dictionnaire. — P. P ro tas 
W irz : Bürger geschleckter. — P. de P u ry  : Les posses
seurs de Barberêchc, dans A  F  1914. — A H S  1895, p. 21 ; 
1911, p. 182. — R eym ond : Dignitaires. —  Jean-L ouis 
d ’E stav ay er : Généalogie de la maison d’Estavayer (mns. 
dans la famille de Mulinen à Berne). —  Arch. d ’É ta t 
N euchâtel. [L . M. e t  v .  V.]

E S T E L L A Y .  Voir L e s t e l l a y .
E S T E R M A N N .  Fam ille lucernoise, établie  su rto u t 

à R oot et dans les environs de M ünster. Arm oiries : 
de gueules à  une porte  en la tte s  (Ester, voir S I ,  sous 
Esch-Tor) de sable, accom pagnée en pointe de tro is 
m onts de sinopie et en chef d ’une étoile d ’or. — 
1. U l r i c h ,  curé de R oot 1419, chanoine à  Soleure 
1424-1430 ; m o u ru t curé de Cerlier. —  2. B a l t h a s a r ,  
chapelain, chroniqueur et m aître  d ’école à  Rain 1753- 
1771. — 3. A n d r e a s ,  d ’Eschenbach, capitaine au
service é tranger 1819. —  Voir E sterm ann  : Pfarrei
Rickenbach, p . 275. [P.-X. W.]

E S T É V E N E N S  (C. Fribourg , D. Glane. V. D G S). 
Com. etVge de la paroisse deV uisternens-devant-R om ont. 
Il a p p a rtin t p rim itivem en t aux  com tes de Gruyère, 
passa à la Savoie en 1274, à la m aison de Châtillon en 
1341, aux  seigneurs de Corbières e t en 1363 à François 
de Com brem ont. La seigneurie d ’E stévenens d ev in t aux 
X IV e et X V e s. la  propriété  des D om pierre, puis des 
Bussy. La com m une, sous la suzeraineté des com tes de 
Savoie ju sq u ’au  m ilieu du X V Ie s., é ta it régie par le 
con tunder de V aud. Elle fit ensuite partie  du bailliage, 
puis du d is tric t de R onront ju sq u ’en 1848, et de celui 
de la Glane dès cette  da te . S ta tu ts  com m unaux 1807, 
1841. —  A S H F  V II, IX , X. — Dellion : Diet. X I I .— 
M D R  X X I I I .— K uenlin  : Dictionnaire. —  Regeste d'H au- 
terive. — Archives d ’É ta t  Fribourg . [G. C o r p a t a u x . ]  

E S T H O N I E .  Le 22 avril 1921,l ’é ta t d ’E sthonie a  été 
reconnu de jure  pa r la Suisse. L ’agence consulaire à 
R eval, qui av a it été érigée en 1919, fu t transform ée 
en 1922 en un  consulat honoraire. M. K arl Menning, 
chargé.d ’affaires d ’Esthonie à Berlin, est aussi accrédité 
depuis le 13 ju in  1921 en Suisse. La colonie suisse en 
Esthonie com pte environ 200 personnes, don t la 
p lu p art sont des agriculteurs. [Bz.r.]

E S T I E N N E ,  É T I E N N E .  Célèbre dynastie  d ’im 
prim eurs issue d ’Henri, 1 1520, venue 
de Paris à Genève où elle fu t admise 
à la bourgeoisie en 1556. Arm es : 
de gueules au  cram pon d ’a rg e n t .—
1. R o b e r t , 1503-1559, collabora 
d ’abord  avec le second m ari de sa 
m ère, Simon de Collines, e t publia  
avec lui une édition latine  du Nou
veau T estam en t en 1523. E n 1539, 
il se réfugia à Genève auprès de son 
beau-frère Conrad Badins, puis fonda 

une im prim erie qui devint florissante e t se spé
cialisa dans les écrits religieux. — 2. H e n r i , 1528-1598, 
fils du n° 1, le plus célèbre des m em bres de cette  famille. 
Après avoir voyagé, il fonda une im prim erie à Genève 
en 1557, d istincte de celle de son frère. A la suite de la 
publication de son Thesaurus linguae græcae, ses res
sources personnelles é ta n t épuisées, son im prim erie

déclina. Il q u itta  Genève après des démêlés avec le 
Consistoire, voyagea, puis se fixa auprès de son gendre 
Casaubon, à  M ontpellier, où il m ouru t. — 3 . F r a n ç o i s , 
* 1 5 4 0 , frère 
du  p récédent, 
s ’associa avec 
ses beaux-frè
res Je a n  et 
É tienne-A nas- 
tase  e t dirigea 
avec eux une 
im prim erie à  
Genève de 
156 2  à  1582 , 
d a te  à  laquel
le il alla s’é
tab lir  en N or
m andie, où il 
m o u ru t. —  4.
P a u l , * 1566, 
fils du n° 2, 
seconda son 
père dans ses 

t r a v a u x ,  
m em bre du 
Conseil des 
Deux - Cents 

en 1 5 9 7 . Com
prom is dans 
le procès qui 
su iv it 1 Esca- Robert Est ienne.
lade, il s ’en- D'après une gravure  sur bois  des Vrais 
fu it à  Paris. portraits de Th. de Bèze (Coll. Maillart). 
R evenu à  Ge
nève en 1620 , il v end it son im prim erie aux frères Chouet 
e t se re tira  à  Paris où il m ouru t. —  Voir France pro
testante. — Gali fie : Not. gén. I I I .  —  Gaullieur : É tu
des sur la typographie genevoise. —  R enouard : Annales 
de l'im prim erie des Estienne. —  Mns. Dufour, aux 
Arch, de Genève. [H. F.]

E S T O P P E Y ,  D a v i d ,  * à  Genève en 18 6 2 . Peintre  
paysagiste  fo rtem en t influencé pa r l ’école im pression
niste. Il est aussi l ’a u teu r de nom breux dessins, de cari
catures politiques, d ’illustra tions pour ouvrages de luxe 
On lui doit no tam m en t les aquarelles en couleurs du 
recueil L'Arm ée suisse. —  Voir S K L .  — GL 15 avril 
1895. — Studio, sup . 1 9 0 0 -1 9 0 1 . [H. F.]

E S T O P P E Y .  Fam ille bourgeoise de T rey près 
Payerne (Vaud), dès 14 5 0 . —  1. C h a r l e s ,  1 8 2 1 -1 8 8 8 , 
avocat, juge de paix  de Payerne 18 4 5 -1 8 4 6 , juge can
tonal 1 8 6 2 -1 8 6 6  et 1 8 7 3 -1 8 7 4 , conseiller d ’É ta t  1866- 
1873 et 1 8 7 4 -1 8 8 8  ; conseiller national 1 8 5 2 -1 8 6 7 , con
seiller aux É ta ts  1 8 6 7 -1 8 8 8 . É lu conseiller fédéral en 
1875 , à  la place d ’Eugène Borei, il refusa e t fu t rem 
placé pa r N um a Droz. — 2 . A l f r e d ,  * 22 avril 18 6 3 , 
fils du n" 1, avocat à  L ausanne, juge cantonal dès 18 9 1 , 
collaborateur à  diverses revues ju rid iques. [M. R.]  

E S T R A N G E .  Voir L e s t r a n g e .
E S T R I C H .  Fam ille notable de Saint-G all aux X IV e 

et X V e s., originaire de L ichtensteig et bourgeoise de 
Wil et de Saint-G all. Arm oiries : de gueules à  la tê te  de 
bélier d ’a rgen t. — 1. U l r i c h ,  avoyer de W il 1405- 
1413. —  2 . H a n s - U l r i c h ,  de W il e t de Saint-G all, p ro
bab lem ent fils du n° 1, p ropriétaire  de la dîme de 
H öchst, du K elnhof et du  bailliage de N iederbüren, 
de la régale des sels de W il, du château de N eu-R am sw ag 
et des biens qui en dépendaient, entre au tres  des fiefs 
conventuels saint-gallois. — 3. E l s b e t i i ,  dam e de 
N iederbüren en 1436 . La famille s ’éteignit en la personne 
de sa fille. — Voir UStG. —  Sailer : Chronik von W il, 
p. 2 5 1 . —  H artm an n  (mns à  la Bibl. de la ville): A us-  
gestorb. St-Gail. Geschlechter. [Bt.]

É T A G N I È R E S  (C. V aud, D. Échallens. V .D G S). 
E n 1202 , Estanneres. Vge où l ’on a trouvé  des ruines 
rom aines. Il dépendait au  m oyen âge de la seigneurie 
d ’Échallens. E n 1403, Jean  de Gompeys le ten a it en 
fief des Chalon, seigneurs d ’Échallens. E n 1518 , le com te 
de Gruyère le possédait e t le vend it aux villes de Berne 
et de Fribourg . D ’au tres seigneurs, le chapitre  de 
L ausanne et l ’abbaye de M ontheron, y avaien t aussi
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des d ro its . É tagnières d épendait de la  paroisse 
d ’Assens ; sa chapelle, dédiée à  sa in t L au ren t, est 
m entionnée en 1404. Le chœ ur reco n stru it en 1762, 
est resté  affecté au  culte  catho lique. La nef fu t 
reco n stru ite  en 1640 et a  servi dès lors e t se rt encore aux 
deux cultes. —  D H V .  [M. R.]

É T A M P E S  D E  V A L A N Ç A Y ,  J e a n  d ' ,  1596-1671, 
d ip lom ate  français, conseiller d ’É ta t ,  m aître  des re 
quêtes ordinaires de l ’hôtel du  roi. A près le t r a ité  du 
26 m ars 1637 en tre  les I I I  Ligues grisonnes e t l ’A utriche 
e t l ’Espagne, il fu t envoyé à Coire, avec G uébrian t, 
dans le b u t  de sauver la situ a tio n  de la  France dans les 
Grisons. Ses efforts fu ren t inu tiles . Quelques mois plus 
ta rd  R ohan  et ses troupes d ev aien t ab an d o n n er le 
te rrito ire  des I I I  Ligues. — Sprecher : Kriege und Un
ruhen  I I ,  236. — R o tt : Repr. diplom. V. [L. J.]

É T A T  CI VI L.  C’est l ’Église ch rétienne qui a je té  
la  p rem ière  les bases de l ’é ta t  civil. T andis que sous 
les R om ains on ren co n tre  u n  p rem ier vestige d ’é ta t  
civil dans l ’obligation  d ’annoncer la naissance d 'u n  en
fa n t au  praefectus aerarli S a tu rn i , l ’Église, en p rocédan t 
à  l ’inscrip tion  du b ap têm e, a v a it  pour b u t  de connaître  
les m em bres de la com m unau té  ch rétienne . Les ins
crip tions dans les reg istres de paroisse é ta ien t p rim i
tiv em en t destinées à conserver le souven ir d ’actes re 
ligieux, bap têm es ou m ariages. Elles n ’av a ien t pas 
pour b u t de préciser l’é ta t  des personnes, so it la posi
tion  de celles-ci vis-à-vis de leu r fam ille : filiation, 
m ariage ou absence de m ariage, naissance, décès, ori
gine, e tc . Ces précisions on t été  ap p o rtées dans la su ite, 
p a r l ’Église déjà , puis, d ’une m anière  trè s  com plète, 
au  X I X e s., lorsque l ’é ta t  civil a y a n t été  laïcisé, la 
ten u e  des reg istres fu t enlevée au x  ecclésiastiques et 
confiée à  des officiers d ’é ta t  c iv il.

A va n t la Réforme. Des registres de b ap têm es d u ren t 
ex is te r trè s  tô t .  H incm ar, a rchevêque de Reim s, dé
clara au  concile de Soissons (853) que, en v e rtu  de la loi 
ecclésiastique, les affaires de l ’Église d ev aien t être  mises 
p a r écrit ; celui qui dem an d ait à ê tre  bap tisé  devait 
donc donner son nom . On ne connaît aucune liste  de 
bap têm es du  tem ps d ’H incm ar. Les p lus anciens re 
g istres de paroisse qui nous on t été  conservés se t ro u 
v e n t en I ta lie  : Sienne 1379, F lorence 1450, etc.

E n  Suisse, on p e u t rem o n ter dans ce dom aine ju s 
q u ’à la  fin du X V e s. Un reg istre  de bap têm es de l ’église 
S a in t - G erm ain e t S a in t - P ierre, de P o rren tru y , com 
m ence le 26 d é c .1481; celui de l ’église Sain t-T héodore, 
au  P e tit-B â le , en 1490. Ces docum ents ne so n t pas dus 
à l ’in itia tiv e  des curés de P o rre n tru y  ou du Petit-B âle , 
m ais à  des ordonnances des organes diocésains. Ces 
organes, l ’évêque ou le synode diocésain, on t signé au  
X V e s. des éd its concernan t la  ten u e  des registres 
de paroisse, d o n t quelques-uns son t p arvenus ju sq u ’à 
nous. D ans le diocèse de Coire, l ’évêque H enri IV 
o rdonna  en 1490 de ten ir  des reg istres de bap têm es. 
U ne d isposition  sem blable pour l ’évêché de Constance 
ne nous est pas connue ; cependan t l ’existence du re 
g istre  p rém entionné du P e tit-B âle , qui se ra tta c h a it  
à  C onstance, p erm et de supposer q u ’une telle  décision 
a v a it  été  prise. P o rre n tru y  re lev a it au  sp iritue l de 
.l’archevêché de B esançon ; au  d éb u t du reg istre  de 
1481, le curé a  tra n sc r it une ordonnance de l ’archevê
que, Charles de N euchâtel, d isan t : A l ’aven ir les curés 
de paroisse d ev ro n t posséder un  liv re  ou reg istre  dans 
lequel ils in sc riro n t jo u r après jo u r e t m ois après mois, 
les nom s des enfan ts bap tisés, ceux de leurs paren ts  
et des p a rra in s et m arra ines. E n 1460, l ’évêque de Sion  
recom m anda  « de soigner les livres de l ’Église » ; on 
ne  sa it pas si ce tte  recom m andation  s ’a p p liq u a it à des 
registres de bap têm es. D ans le diocèse de Lausanne, on 
a  signalé que le dern ier curé du L o d e, É tienne  Besan- 
cenet, a u ra it relevé su r un  cahier, qui n ’existe plus, 
les bap têm es e t m ariages célébrés au  L o d e  de 1520 à 
1533 (Étrennes neuch. I, 124). ' Une ordonnance de 
l ’évêque S ébastien  de M ontfalcon, de 1522, prescrit aux  
curés de n o ter dans u n  liv re  les enfants bap tisés avec 
les nom s des p a rra in s et m arra ines. D ans les can tons de 
Zurich  e t de Thurgovie  quelques registres de bap têm es 
o n t été  ouverts peu a v a n t la R éform e : A fïeltrangen 
(1521), S tam m heim  (1524), G rossm ünster de Zurich

(1525), H inw il (1525). Sauf le cahier de B esancenet, 
on ne connaît a v a n t la R éform e que l ’existence de 
registres de bap têm es, et aucune  a u tre  m ention  ne 
nous est parv en u e  que des registres de m ariages ou 
de décès a ien t existé.

Après ta Réforme. A. Dans les cantons protestants. 
Un des prem iers soins des can tons réform és fu t d ’or
donner l 'o u v ertu re  de livres de paroisse. E n 1526, 
le Conseil de Zurich p rescrit à to u s les pasteu rs  du can
to n  de ten ir  des registres pour les bap têm es e t les m aria 
ges. C ette décision, qui re lev ait non plus de l ’au to rité  
ecclésiastique, m ais des pouvoirs civils, do n n a it à  la 
ten u e  des reg istres de paroisse u n  caractère  légal. Les 
inscrip tions dans ces derniers n ’eu ren t dès lors plus 
pour b u t un ique  de dresser la liste  des m em bres de 
l ’église, m ais aussi d ’é tab lir  l ’é ta t  civil des personnes. 
L ’exem ple de Z urich fu t suivi p a r Berne en 1528 et 
p a r N euchâtel en 1541. Vers le m ilieu du  XVI« s., 
dans to u te s  les paroisses p ro tes tan tes , les registres de 
naissances et de m ariages on t dû être  in tro d u its  ; to u te 
fois, ils ne nous on t pas to u s été conservés. La tenue  
de ces reg istres, confiée au x  p asteu rs , p résen te  de g ra n 
des v a rié tés dans la  réd ac tio n , et souven t des négli
gences. Q uoiqu’on connaisse peu de registres du X V Ie s., 
il ne fa u t pas conclure à  leu r inexistence ; bon nom bre 
d ’en tre  eux on t été d é tru its , in ten tio n n e llem en t ou 
non. Les registres de Berne com m encent en 1530, quoi
que l ’ordonnance so it de 1528. D ans le can ton  de N eu
châtel, les registres les plus anciens, ceux de C ornaux, 
d a te n t de 1562. P e n d a n t des siècles, la ten u e  des 
livres de paroisse re s ta  ce que l ’a v a it fa ite  la  R éfor
m ation .

Des registres de décès ap p ara issen t au  X V IIe s. ; 
ils son t confiés, non plus au  p asteu r, m ais à un  fonction
naire  : in s titu teu r, m arguillier ou hosp italier. Au m ilieu 
du X V I I I e s., des édits fu ren t prom ulgués dans divers 
can tons sur la ten u e  des registres ; des indications 
fu ren t données au x  p asteu rs su r la  m anière d ’inscrire 
les naissances, m ariages e t décès. C ette situ a tio n  de
m eura  telle  ju sq u ’à  la  chu te  de l ’ancienne Confédé
ra tio n .

B. Dans les cantons catholiques. J u s q u ’à la R épublique 
helvé tique  les livres de paroisse fu ren t au x  m ains des 
ecclésiastiques. Le concile de T ren te  éd ic ta  en 1563 
des p rescrip tions générales pour to u te  l ’Église ca th o 
lique sur la façon de ten ir  les registres de bap têm es 
et de m ariages ; il ne d it rien  des registres de dècès, 
qui fu ren t in tro d u its , soit p a r  décision de synodes 
p rov inciaux , so it pa r le Rituale rom anum  de P au l V, 
de 1614. Dans l ’accord conclu en tre  Charles Borrom ée 
et U ri, Schwyz et U nterw ald , en 1567, concernan t 
des réform es à  in tro d u ire  dans la  L éventine , le Val 
Elenio, la R iviera et Bellinzone, il fu t p rév u  que les 
curés tie n d ra ie n t des registres de bap têm es e t de m a
riages. Le Conseil de Soleure p rit une décision sem blable 
le 23 février 1580, et L ucerne su iv it cet exem ple la 
m êm e année encore. T andis que le concile de T ren te  
n ’a v a it  pris q u ’une décision de principe sur cette  ques
tion , et laissé au x  synodes p rov inciaux  le soin de l ’a p 
pliquer, le Rituale rom anum  donna des indications p ré 
cises su r la  façon de procéder au x  inscrip tions de b ap 
têm es, m ariages e t décès.

République helvétique. Les ten ta tiv e s  d ’un ification  de 
la p a r t  du gouvernem ent he lvétique s ’exercèren t aussi 
dans le dom aine de l ’é ta t  civil. La loi du 15 février 
1799 su r les m unicipalités et les com m unes disposait 
que les prem ières s ’occupaient des «registres serv an t 
à co n sta te r la naissance, la m o rt et le m ariage des ci
toyens, sans que pour cela les pasteu rs  soient délivrés 
des obligations re la tives à cet ob jet, don t ils é ta ien t 
chargés ju sq u ’à  p résen t ». Cette disposition, d ’une façon 
générale, re s ta  le ttre  m orte . Elle fu t abrogée le 20 ja n 
vier 1801, et les registres d ’é ta t  civil de nouveau con
fiés aux  pasteu rs .

X I X e siècle. L ’Acte de M édiation ne co n ten an t a u 
cune disposition concernan t l ’é ta t  civil, celui-ci é ta it de 
fa it laissé au x  can tons, qui, catholiques ou p ro tes tan ts , 
s ’em pressèrent de ré tab lir  les choses su r le pied d ’a v an t
1798. Zurich adressa  une nouvelle ordonnance aux  pas
teu rs  en 1803, Berne en 1809. Ce can ton  p rit une
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série de m esures pour assurer m ieux que p.ar le passé 
l ’au th e n tic ité  des registres. Dans le Valais, incorporé 
à  la F rance, l ’é ta t  civil fu t  p u rem en t laïque de 1810 
à la R estau ra tio n . Genève l ’a v a it précédé dans cette  
voie en 1798, m ais son é ta t  civil re s ta  défin itivem ent 
laïque.

A p a r tir  de 1815, les lois et les ordonnances sur 
l ’é ta t  civil se m u ltip lien t. Les cantons, les uns après 
les au tres, cherchent à préciser e t à unifier la tenue 
des reg istres. Ceux-ci son t encore confiés aux  ecclé
siastiques, m ais, le plus souvent, sous le contrôle de 
l 'au to r ité . C’est u n  prem ier pas vers la laïcisation  com
plète de l ’é ta t civil, qui se p rodu ira , dans certains 
cantons, à  p a r tir  des années 1830, lorsque des fonc
tionnaires spéciaux, les officiers d ’é ta t  civil, au ro n t 
rem placé les ecclésiastiques dans la ten u e  des registres.

Un dernier pas fu t fa it dans ce dom aine pa r la C onsti
tu tio n  fédérale de 1874 qui déclare, dans son a r t. 53, 
que « l ’é ta t  civil et la tenue  des registres qui s ’y rap 
p o rten t son t du ressort de l ’au to rité  civile ». Une loi 
fédérale, du 24 décem bre 1874, entrée en v igueur le 
1er jan v ie r  1876, m it fin aux  dispositions cantonales 
sur l ’é ta t  civil. Des a rrondissem ents d ’é ta t  civil fu ren t 
créés ; il y  en a  actuellem en t 2172, dont 1425 de lan 
gue a llem ande, 457 de langue française e t 290 de lan 
gue ita lienne. A la tê te  de chaque arrond issem ent est 
un  officier de l ’é ta t  civil, sauf dans les grandes villes 
où d u ren t être  créés p lusieurs postes d ’officiers. Ceux- 
ci son t seuls com péten ts pour dresser les actes de na is
sances, m ariages et décès, et pour délivrer des ex tra its  
de leurs reg istres. Ils son t en ou tre  seuls autorisés 
à publier et à célébrer les m ariages. Les registres d ’é ta t  
civil sont de deux sortes : les registres A, destinés 
aux  inscrip tions de fa its d ’é ta t  civil survenus dans 
l ’a rrondissem ent, et les registres B, où sont inscrits, 
en ex tra its , les fa its  qui se son t passés en dehors de 
l ’arrondissem ent, m ais qui concernent des personnes 
originaires de la com m une ou de l ’une des comm unes 
fo rm an t l ’a rrondissem ent, ou y  domiciliées.

La form ation  et la surveillance des arrondissem ents 
d ’é ta t  civil a p p artien n en t aux  au to rités  cantonales, 
qui p ren n en t aussi des m esures pour assurer la con
servation  des registres. C’est ainsi que les registres 
les plus anciens on t été groupés, dans certains cantons, 
dans un  seul local, a u ta n t  que possible à l 'ab ri du feu ; 
à  N euchâtel, les registres an térieu rs à 1800 et dès cette  
da te  les doubles des registres d ’é ta t  civil sont déposés 
aux Archives de l ’É ta t  ; à  Lausanne, les Archives can
tonales possèdent aussi les registres du canton de Vaud 
an térieu rs au  30 ju in  1821, ainsi q u ’un double des 
registres postérieurs.

E n v e rtu  de l ’a r t. 41, 3e al. du C. C. S., le Conseil 
fédéral a conféré les a ttr ib u tio n s  d ’officier de l ’é ta t  civil 
à quelques rep résen tan ts  de la Suisse à l ’é tranger. 
Ce sont, en 1924 : les chefs de la L égation de Suisse 
au Jap o n , du consulat général à  Shanghaï (Chine) et des 
consulats à T éhéran (Perse) e t à Canton (Chine). D ’a u 
tres rep résen tan ts  diplom atiques ou consulaires suisses 
p eu v en t être  autorisés, dans certains cas, à  procéder 
au  m ariage d 'u n  fiancé suisse.

Les conventions to u ch a n t l ’é ta t  civil e t lia n t la Suisse 
envers des É ta ts  é trangers ne sont pas nom breuses. 
Les plus im p o rtan tes sont les conventions in te rn a tio 
nales de La H aye sur le m ariage e t le divorce, entrées 
en v igueur en Suisse le 15 septem bre 1905. E n outre, 
la Suisse a  convenu avec certains É ta ts  de la com m u
nication  g ra tu ite  et réciproque d ’actes d ’é ta t  civil : 
Bavière, Belgique, Ita lie  et la ci-devant A utriehe- 
Hongrie.

Bibliographie. Pau l Hofer : Die Schweiz. Zivilstands
register, dans Z S S t.  1908.—  R eichesberg : Handwörter- 
buch, a r t. Civilstandswesen  et Ehegesetzgebung. —  Salis : 
Droit fédéral IV, 2 e éd. — G autschi : Rechtswirkungen  
der E intragungen in  die Zivilstandsregister. —  Scheurer : 
Das Zivilstandwesen im  netten Rechte. —  L ’État civil 
suisse  (revue p a raissan t dès 1912). [Paul-F. H o é e r .]

É T A T S  DE  V A U D ,  Le com te Thom as de Savoie 
av a it acquis, en 1207, la ville de Moudon qui dépendait 
nom inalem ent de l 'évêque de L ausanne. Ses successeurs 
é tend iren t considérablem ent leurs dom aines dans le Pays
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de Vaud ; su rto u t le com te Pierre qui ob tin t, à  prix  d ’a r
gent le plus souvent, l ’hom mage de la p lu p art des sei
gneurs vaudois. En 1 263 , il installa  à  Moudon un bailli 
p our l ’ensemble du pays, en m êm e tem ps q u ’il d o ta  la 
ville (ou lui en confirm a la possession) de franchises 
qui s’app liquèren t dans la  suite à to u te  la région, sauf 
à quelques villes. Ce doit être  à la même époque 
(un ju ris te  du X V Ie s., Quisard, précise en 1264) que 
Pierre de Savoie in stitu a  les É ta ts  de Vaud, à l ’in star 
des É ta ts  de Savoie. Les docum ents ne les m entionnent 
cependant q u ’à p a rtir  de 1352. Les É ta ts  de Vaud ap 
paraissen t comme dés réunions convoquées essentielle
m en t pour des questions de subsides et d ’im pôts, à des 
dates irrégulières, et leur com position d u t varie r sui
v an t les circonstances. E n 1445 , a p p ara ît la qualifi
cation : les Trois É ta ts  du pays de Vaud, qui indique 
que les trois ordres, clergé, noblesse et villes, y é ta ien t 
représentés. Quisard donne la liste  des m em bres des 
É ta ts  de Vaud, et R u ch at a vu  un registre de délibéra
tions qui est perdu. Les É ta ts  siégeaient généralem ent 
à Moudon, à l ’hôpita l de la Vierge Marie. Après la con
quête bernoise, les É ta ts  de Vaud perd iren t de leur 
im portance, ils ne fu ren t pas convoqués pour la levée 
d ’im pôt de 15 5 0 . Ils eurent à se prononcer sur la rédac
tion du con tunder de 1616 , m ais à  ce m om ent-là, ils 
é ta ien t réd u its aux représen tan ts de la noblesse et des 
q uatre  bonnes villes de Moudon, Morges, Nyon et Y ver
don (Lausanne ava it d ’au tres franchises). En 1626 , les 
délégués des villes se p laignent de leur d isparition. Ils 
se réu n iren t p o u rtan t encore, m ais de plus en plus ra 
rem ent. La dernière réunion se tin t à Nyon en 1 6 7 9 .— 
Voir Grenus : Documents sur le pays de Vaud. —  D H  V: 
A rt. États de Vaud et M oudon. —  Ch. Gilliard dans 
A S G  1 917 . [M. R.j

É T A T S  G É N É R A U X  DE S A V O I E .  Assemblée 
des Trois Ordres connus sous le nom  d 'É ta ts  som m aires 
quand ils ne com prenaient qu ’une partie  de leurs m em 
bres. Les É ta ts  do 1441, 1446, 1453  tenus à Genève, 
réform èren t l ’adm in istration  de la justice. Ceux de 1463 
nom m èrent l ’évêque de Genève, Jean-L ouis de Savoie. 
Supprim és p a r E m m anuel-Philibert. — Voir Vuy : Les 
États généraux de Savoie de l’an 1522, dans M I  G 13, 14.
— Grillet : Diet. hist, des Départements du M ont-Blanc  
et du Léman  I. [H. F.]

É T A T S - U N I S  DE  L ' A M É R I Q U E  DU N O R D .  
L ’article  concernant les É ta ts-U n is  ne pou v an t nous 
parven ir au m om ent où nous im prim ons la présente 
feuille, on le tro u v era  à la fin du  Tome I I I  (E rra ta , 
addenda).

É T E R N O D  et d É T E R N O D  Fam ille vaudoise de 
Baulmes qui d it ê tre  originaire d ’Esternoz en F ranche- 
Comté. Arm es : de gueules 
à une fasce d ’argen t, a c 
com pagné de tro is arrêts 
de lance, alias : d ’argen t 
à  tro issapins au  na tu re l.
—  1. É t i e n n e , gouver
neur de B aulm es en 1375  ; 
ses descendants rem plirent 
à chaque génération  des 
emplois publics dans cette 
localité, lieu tenan ts de 
Baulm es et châtelains de 
M athod et de la M olthe.
—  2 . L o u is , au teu r d ’une 
thèse : System atis physici 
disputatio, 1 7 1 7 . —  3.
C h a r l e s  - F r a n c o is  - V ic 
t o r , 1 7 6 4 -1 8 1 7 , député  à 
l'assem blée provisoire de 
1 798  et au prem ier Grand
conseil vaudois 1803 , juge Gharles-François-VictorEternod. 
de paix. — 4 . A u g u s t e , D’après une silhouette. 
1800 -1869 , député , prési
den t du trib u n a l d ’Orbe. — 5 . A u g u s t e  - F r a n ç o is - 
C h a r l e s , * Mexico le 1 er ju in  1854 , professeur d 'h is to 
logie, d 'em bryologie, et de stom atologie à l ’université 
de Genève. A uteur de nom breux  ouvrages scientifiques, 
m em bre honoraire de plusieurs sociétés savantes. —
6 . C i ia r l e s - H e c t o r , * 2 août 1890  à Genève, fils du

A oût 1924
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n °  5 , poète, a u te u r  des Teintes m ineures, 1916, et du 
Pèlerin illum iné, 1924 . —  7 . M a r c e l  - V i c t o r , * 1 2  
ao û t 1891, f r è r e  du n° 6, p e i n t r e .  — Voir A.-F.-C. 
d ’É te rn o d  : Titres et publications, (9 1 6 . —  Notes sur 
la  fam ille. [ M . R . ]

É T IE N N E . N om  de fam ille de P o rre n tru y  et de 
T ram elan  (Ju ra  bern o is). —  1. P . J e a n - B a p t i s t e , de 
P o rre n tru y , 1 7 4 2 -1 8 2 2 , cistercien, arch iv iste  du  cou
v e n t de Lucelle 1 7 6 1 -1 7 9 2 . A laissé un  m an u scrit p ré 
cieux : Registratura (economise Lucellensis, 1781. — 
Miilinen : Prod. —  Le m êm e : Rauracia sacra. — 
[G. A .]  —  2 . H E N R I - L u r i e n ,  de T ram elan , * 5  ao û t 1862  
aux  B renets (N euchâtel), ingénieur. A ttach é  de 1886 
à 18 9 2  à la Soc. des tra v a u x  publics et constructions 
de P aris, chargé p a r elle de m issions e t de tra v a u x  aux 
É ta ts-U n is , en Chine, au  T onkin , en Russie, etc. R en tré  
en Suisse en 1893 , N um a Droz l 'ap p e la  à l ’Office cen tral 
des t ra n sp o rts  in te rn a tio n au x  pa r chem ins de fer, don t 
il d ev in t le v ice-d irecteur. D irecteu r du B ureau in 
te rn a tio n a l de l ’U nion té lég raph ique  à Berne dès 1 9 2 1 . 
Il fu t  secrétaire  de p lusieurs conférences in te rn a tio 
nales et délégué à la conférence de la Société des N a
tions à  Barcelone, pour la  lib e rté  du tran s it e t des com 
m unica tions. P ub lications : Bull, des transports interna
tionaux par chemin de fer ; Journal télégraphique. — 
U ne fam ille É tienne  est m entionnée aux  V errières dès 
l e  X V »  s .  [ L .M . j

E T IE N N E . Voir E S T IE N N E .
É T I E R  (C. Valais, D. E n trem o n t, Com. Vollèges. 

V. DGS). H am eau  d o n t le nom  é ta it au trefo is Oytier, 
Oitiez, É tiez. Il form a de bonne heure  une seigneurie 
possédée p a r une fam ille noble du m êm e nom , 
m entionnée dès 1179, puis vers 1250, p a r P ierre  d ’A yent. 
D ans la su ite , la p a r tie  de la seigneurie a p p a r te n a n t à 
la  fam ille  d ’É tie r passa aux  M ontheolo, puis aux  nobles 
de L iddes qui ré tro céd è ren t le v id o m n at d ’É tie r  à  
l ’abbaye  de Saint-M aurice en 1341. Ce m onastère  
rach e ta  la  salterio  en 1526. E n  1630, le ch âteau  é ta it 
une possession des F ab ri de Sem brancher. Les p a tr io 
te s  H au t-V ala isans y re tin ren t p risonnier le prince- 
évêque H ild b ran d  Jo s t, pour l ’obliger à  renoncer à  
son pouvoir tem porel sur le V alais. —  R am eau  : Châ
teaux du Valais — R ivaz : Topographie. —  Librario : 
Documenti. [Ta.]

É T I  E R .  Fam ille vaudoise, des Chevenets (Ain), 
fixée à  Founex  (Vaud) à  la révocation  de l ’É d it de 
N antes . —  P a u l ,  1863-1919, géom ètre à  N yon, député 
au  Grarid Conseil, conseiller d ’É ta t  de 1901 à  sa m ort,
colonel du  génie. —  P S  1919. [M. R.]

É T I V A Z  ( L ’) (C. V aud, 0 .  P ay s-d ’E n h au t. V. D G S).
Vallée qui fa it en tiè rem en t p a rtie  de la com m une de 
C hâ teau -d ’Œ x. Les h a b ita n ts  y av a ien t déjà fondé une 
chapelle en 1497. L ’église actuelle  a  été constru ite  en 
1589, e t elle est devenue paroissiale en 1713. Près de là 
se tro u v e n t des bains fréquentés régulièrem ent dès 1719. 
R egistres de bap têm es e t de m ariages dès 1664, de décès 
dès 1728. —  D H V . [M. R.]

E T L I N .  Voir E t t l I N .
É T O Y  (C. V aud, D. Morges. V. D G S). E n 1167, 

E s tu i;  en 1177, de Stoi ; en 1228, 
Estue. Arm oiries : p a rti d ’azu r à deux 
clefs d ’or passées en sau to ir, et d ’a r
gent à un écureuil de sable. Vge où 
fu t fondé au  X I I e s. p a r les H au te- 
ville, vassaux  des sires d ’Aubonne, 
u n  prieuré de sa in t Nicolas, dépen
d a n t du G rand Sain t - B ernard . Ce 
fu t  au  X V e s. l ’une des résidences 
préférées des prévôts du Saint-
B ernard . Après la Réform e, le

prieuré fu t vendu  en 1542 au  châtelain  Pon teys de
Morges, des m ains duquel il passa au x  V uillerm in,
puis en 1573 au x  C oucault, en 1662 aux  Loriol, 
qui en 1772 ven d iren t les d ro its seigneuriaux à Berne, 
en conservan t le dom aine u tile . L ’église, paroissiale en 
1228, é ta it fortifiée et l ’on vo it encore que son clocher 
carré é ta it une to u r de défense avec m eurtrières. Le 
château , m odernisé depuis un  siècle, est propriété  des 
M ostrai ; c’é ta it l ’ancienne dem eure du  prieur. R egistres 
de bap têm es et de m ariages dès 1598, de décès dès 1754.

— D H V .  —  F ran cey  : Le Prieuré d ’É toy, dans R H E  
191,0.  ‘ [M. R.]

E T R A N G E R S  E N  S U I S S E  ( LA S I T U A T I O N  
D E S ) .  A u m oyen âge, la s itu a tio n  des é trangers 
é tablis dans l’ancienne confédération  d ’É ta ts  que 
fo rm ait alors la Suisse é ta it très précaire ; ils é ta ien t 
livrés aux  décisions a rb itra ires  des au to rités  cantonales 
et com m unales ; ils pouvaien t être  b ru sq u em en t expul
s é s ;  ils ne bénéficiaient pas de la p ro tec tion  du droit ; 
ils é ta ien t hors la  loi, rechtlos. Les m œ urs, plus douces 
que le d ro it, les m e tta ien t cependan t au bénéfice d ’une 
certaine to lé rance  ; en réalité  leur s itu a tio n  ju rid iq u e  
se rap p ro ch a it de celle des serfs ou Leibeirene. On ne 
leur accordait que difficilement le d ro it d ’ê tre  p roprié 
ta ires fonciers ; les s ta tu ts  de Payernc, de Biasca, de Val- 
rnaggia, le code d ’Aigle in te rd isa ien t la ven te  d ’im m eu
bles à  des é trangers sans une au to risa tio n  officielle ; la 
rem ise à  bail d ’un  im m euble à un  é tranger é ta it aussi 
fréquem m ent défendue ou subordonnée à une perm is
sion des au to rités  ; il en é ta it de m êm e de la co n stitu tio n  
d ’h ypo thèques au  pro fit d ’étrangers. C’é ta it su rto u t 
dans le dom aine successoral que les é trangers é ta ien t res
trein ts dans leurs droits ; souven t leurs biens é ta ien t 
dévolus à la com m une du lieu de leur domicile en v e rtu  
du dro it d ’épaves, ou bien aussi les é trangers é ta ien t 
soum is à la tra ite  foraine qui p e rm e tta it aux  au to rités  
suisses de procéder à un  p rélèvem ent sur le pa trim oine 
héréd ita ire  q u ’ils vou laien t recueillir en Suisse. Dans 
les droits s ta tu ta ire s  les plus récents, comme ceux de 
Zofmgue et d ’Aigle, les é trangers é ta ien t tra ité s  cepen
d a n t d ’après le principe de la réciprocité. Certains 
é trangers échappaien t à  ces incapacités ; c’é ta it le cas 
pour les F rançais. D éjà lors de la conclusion do la  Paix  
perpétuelle, en 1 5 1 6 , en tre  François 1er e t les Suisses, 
ceux-ci o b tin ren t, pour leurs négociants é tablis à Lyon, 
le d ro it de libre é tablissem ent, la liberté  de com m erce 
e t d ’industrie , l ’exem ption  de taxes fiscales p a r ti 
culières e t l ’exercice de tous les droits civils ; les m êm es 
avan tages fu ren t assurés aux Français en Suisse et, 
renouvelés pa r le t ra ité  de 1663 en tre  la  Confédération 
e t Louis X IV , ils du rè ren t a u ta n t  que l ’ancien régim e.

La C onstitu tion  helvétique de 1798  im posée pa r la 
France à la  Suisse en tra în a  une grande am élioration  
dans la s ituation  des é trangers. D ’après une loi du 
29  septem bre 17 9 8 , l ’é tranger qui v ou lait s’é tab lir en 
Suisse devait ob ten ir une au to risa tio n  du D irectoire 
m oyennan t p roduction  d ’un acte  d ’origine e t d ’un  certi
ficat de bonnes m œ urs ; cette  au to risa tio n  n ’é ta it 
frappée d ’aucune tax e  et assim ilait en tiè rem ent l ’é tra n 
ger aux  citoyens helvétiques, sous réserve des droits 
politiques. Le pays ne ta rd a  pas à  être  envahi pa r des 
indigents, en sorte  que, le 24  novem bre 1800  déjà, une 
nouvelle loi rem plaça celle de 1798 ; elle rem it aux 
Cham bres cantonales d ’adm in istra tio n  la  com pétence 
de délivrer les au to risa tio n s de séjour contre paiem ent 
d ’une tax e , perm it de rem placer l ’acte  d ’origine pa r une 
caution  et d ’expulser les é trangers qui com prom etta ien t 
l ’ordre public. L ’Acte de M édiation de 180 3  ne précisa 
pas la  s ituation  des é trangers en Suisse, m ais l ’a r t. 12 
du tra ité  d ’alliance défensive e n tr e ’la F rance e t la 
Suisse, du 27  sep tem bre 1 8 0 3 , p révoyait la  liberté  d ’é ta 
blissem ent en faveur des F rançais en Suisse e t les assi
m ila it aux  aborigènes à l ’égard de leurs personnes et de 
leurs p ropriétés ; les Suisses jou issaien t en France des 
m êm es avan tages.

Sous le régim e du P ac te  fédéral de 1815, qui ren d it 
aux cantons leur souveraineté, la rég lem entation  do la 
s ituation  des é trangers fu t en tièrem ent abandonnée aux 
cantons. Il en fu t de même sous l ’em pire de la Consti
tu tio n  fédérale de 1 8 4 8 , et la situ a tio n  n ’a pas été m o
difiée à cet égard pa r la C onstitu tion  fédérale de 1874 
actuellem ent en v igueur ; dans ces deux actes co n stitu 
tionnels, on s ’est borné à prévoir, en faveur du nouvel 
É ta t  fédératif, le dro it d 'expulser les é trangers qui com
p ro m etten t la s ituation  in térieure  ou extérieure de la 
Suisse.

A van t la  p rom ulgation  du Code civil suisse, en 1912 , 
la situ a tio n  ju rid iq u e  des é trangers n ’é ta it fixée par 
aucun tex te  de droit fédéral en Suisse. La p lu p art des 
lois cantonales é ta ien t aussi m uettes à  ce su je t ; quel
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ques-unes cependant, comme le Code civil neuchâtelois. 
accordaien t aux  é trangers l ’exercice des droits civils 
sans aucune restric tio n  ni condition de réciprocité  ; 
d ’au tres , comme le Code civil bernois, p révoyaien t que 
l ’é tranger devait être  soumis au  régim e de la réciprocité  
législative. P o u r les au tres cantons, c’é ta it pa r la ju r is 
prudence des tr ib u n a u x  q u ’é ta it fixée la situ a tio n  des 
étrangers ; or, le T ribunal fédéral, en in te rp ré ta n t 
l’a r t. 4 de la  C onstitu tion  fédérale sur les dénis de ju s 
tice, a  constam m ent reconnu  à l ’é tranger le d ro it à  une 
pro tec tion  ju rid iq u e  égale à celle assurée aux  Suisses en 
m atière civile. Le Code civil suisse a ra tifié  cette  ju ris 
prudence dans son a r t.  11 ; la Suisse é tab lit actuellem ent 
une égalité civile com plète et inconditionnelle entre 
Suisses et é trangers , sans exiger aucune g aran tie  de 
réciprocité lég islative ou d ip lom atique.

A côté de cette  p ro tec tion  civile assurée pa r la loi 
suisse aux  é trangers , la p lu p art de ceux qui sont établis 
en Suisse p euven t bénéficier de tra ité s  conclus avec leur 
pays p a r la C onfédération ; le 99 % d ’entre  eux v iven t 
en effet sous un  régim e con tractue l. Au X IX e s., le 
prem ier de ces tra ité s  fu t conclu le 12 m ai 1827 pa r les 
douze cantons de Zurich, Berne, C laris, Fribourg, 
Soleure, Schaffhouse, Grisons, Argo vie, Thurgovie, 
Tessin, Vaud et N euchâtel avec le gouvernem ent sarde ; 
il garan tissa it su r to u t les libertés d ’établissem ent, d ’in 
dustrie  e t de comm erce. Le second in te rv in t le 30 mai 
1827 entre  la  France e t tous les cantons confédérés à 
l ’exception de Schwyz, U nterw ald , Zoug et Appenzell ; 
comme le p récédent, il rég lem entait aussi les libertés 
d ’é tablissem ent, d ’industrie  e t de commerce, mais lais
sait aux  can tons la  facu lté  d ’exclure les individus de 
confession israélite  des bénéfices du tra ité . Un nouveau 
tra ité  d ’é tab lissem ent franco-suisse du 30 ju in  1864 
re je ta  cette  restric tion , ce qui eu t pour effet d ’assurer en 
Suisse au x  Ju ifs de n a tio n a lité  française une situation  
plus avan tageuse  que celle dont bénéficiaient leurs 
coreligionnaires de n a tio n a lité  suisse ; l ’a r t. 41 de la 
C onstitu tion  fédérale de 1848 n ’assu ra it en effet la 
liberté  d ’établissem ent q u ’aux  Suisses de confession 
chrétienne, restric tion  qui fu t abolie d ’ailleurs en 1865.

La Suisse est actuellem ent liée envers v ing t-tro is 
É ta ts  pa r des tra ité s  d ’établissem ents ; ce son t : l ’Alle
m agne (tra ités du 13 novem bre 190 9  et 31 octobre 1 910), 
l ’A utriche et la Hongrie (7 décem bre 1875) ; la Belgique 
(4  ju ille t 1 887) ; le Chili (31 octobre 1897) ; la Colombie 
(14  m ars 190 8 ) ; le Congo (16  novem bre 1889) ; le D ane
m ark  (10  février 1 875) ; l ’É q u a teu r (22  ju in  1888) ; 
l ’Espagne (1 4  novem bre 1879) ; les É ta ts-U n is  (25  no
vem bre 1 850) ; la France (23  février 1 8 8 2 , dénoncé 
pour le 31 décem bre 19 1 9  m ais m ain tenu  provisoire
m ent en vigueur) ; la  G rande-B retagne (6 septem bre 
1855) ; la Grèce (10  ju in  1887) ; la  H ollande (19  aoû t 
1875) ; l ’Ita lie  (22  ju ille t 1868) ; le Jap o n  (21 ju in  1 911) ; 
le L iechtenstein  (6  ju ille t 1874) ; la Perse (23 ju illet 
1873) ; la R oum anie (3  m ars 1 893) ; la Russie (26  14 dé
cem bre 1872) ; le San Salvador (30  octobre 1 883) ; la 
Serbie (16  février 1888) ; la  Norvège (modus vivendi à la 
suite de la dénonciation du tra ité  en 1906). Les seuls 
É ta ts  européens qui n ’on t pas conclu de tra ité  d ’é ta 
blissem ent avec la Suisse sont la Bulgarie, le Luxem 
bourg, Monaco, le P ortugal, la Suède et la Turquie.

Ces tra ité s  assu ren t la liberté  d ’établissem ent aux 
ressortissan ts des É ta ts  co n trac tan ts  ; elle est condition
née pa r la  p roduction  de papiers d ’id en tité  e t de certi
ficats de bonnes m œ urs ; ces derniers ne sont cependant 
plus exigés ni des A llem ands, ni des A utrichiens, ni des 
F rançais, ni des Italiens. A défau t de papiers de légi
tim ation , les cantons p euven t recevoir les étrangers, 
mais n ’y sont pas ten u s ; dans la p ra tique, les cantons 
les a d m e tten t m oyennant cau tionnem ent, car ils n ’ont 
pas le devoir d ’in te rd ire  l ’accès de leur territo ire  aux 
é trangers sans papiers ; les tra ité s  d ’établissem ent ne 
lim iten t pas le d ro it d ’asile (voir A s i l e , d r o i t  d ’) .  Ils 
ne lim iten t pas non plus le d roit d ’expulser les é tra n 
gers dont la  présence est incom patible avec la  sécurité 
de la  Suisse ; les expulsions p euven t être  prononcées 
non seulem ent pour des raisons de sécurité extérieure 
ou in térieure , au nom bre desquelles on fa it ren tre r  la 
p ropagande anarchiste  et an tim ilita riste , m ais aussi

pour de simples raisons de police, sans condam nation 
pénale, ou pour cause cl’hygiène, de m auvaises m œurs, 
d ’indigence, ainsi que pour inconduite et im probité 
notoires, vagabondage, m araudage, m endicité, etc. ; 
l ’inaccom plissem ent des obligations m ilitaires ne fut 
considéré ju sq u ’en 1918 comme une cause d ’expulsion 
que dans les seuls rap p o rts  de la Suisse avec l ’Allemagne.

Les tra ité s  d ’établissem ents accordent encore à nos 
étrangers, d ’une m anière to u te  générale, une situation  
ju rid ique  égale à celles des Suisses établis hors de leur 
can ton  d ’origine. Les étrangers sont écartés par contre 
de to u te  pa rtic ip a tio n  à la vie politique ; la loi neuchâ- 
teloise su r les comm unes du 5 m ars 1888 accorde cepen
d an t le d ro it de vo te  en m atière com m unale aux é tran 
gers âgés de v ing t ans révolus et domiciliés depuis cinq 
ans dans le canton, d on t un  an dans la localité in té res
sée (a rt. 8, l it t .  6) ; en v e rtu  de l ’article  19, ces é trangers 
ne son t cependant pas éligibles. La loi thurgovienne, du 
24 m ai 1904, perm et aux  é trangers de se faire recevoir 
m em bre de corporations de d ro it public et leur accorde 
le dro it de vo te  et l ’éligibilité en m atière  corporative. La 
p lu p art des tra ité s  d ’é tablissem ent prévoien t que les 
étrangers sont dispensés de to u t  service m ilitaire et de 
to u t paiem ent de ,1a tax e  d ’exem ption en Suisse ; les 
é trangers qui ne p euven t invoquer un  tra ité  sont sou
mis à cette  tax e , à  m oins q u ’ils n ’ap p artien n en t à un 
É ta t  où les Suisses ne sont astre in ts ni au service m ili
ta ire , ni au paiem ent d ’une tax e . La liberté de commerce 
et d ’industrie  assurée aux  étrangers est parfois lim itée : 
le colportage en est exclu dans les relations avec l ’Alle
m agne, 1 ’ A ntri ch e- H ongri e et l ’Italie  ; les voyageurs de 
n a tiona lité  étrangère qui v isiten t la  clientèle privée n ’en 
bénéficient pas ; les pharm aciens a u stro -hongrois et les 
Espagnols exerçant une profession scientifique ne peu
v en t pas l ’invoquer non plus. Les étrangers, po rteu rs de 
diplôm es étrangers, peuvent exercer des professions 
libérales dans to u te  la Suisse, m ais seulem ent dans les 
cantons qui reconnaissent ces diplômes ; en ve rtu  de 
conventions spéciales avec l ’Allem agne, l ’A utriche- 
Hongrie et le L iechtenstein, la  France et l ’Italie, les 
m édecins suisses et ceux de ces cinq É ta ts  peuvent 
exercer leur a r t  dans toutes les localités étrangères sises 
à  p roxim ité  des frontières.

Les étrangers ne peuven t pas p ré tendre  bénéficier de 
l ’assistance publique en Suisse, l ’indigence é tan t une 
cause d ’expulsion ; cependant, le perm is d ’établissem ent 
ou de séjour ne leur est retiré  que lorsque leur patrie  
refuse de leur accorder une assistance suffisante après 
avoir été officiellement invitée à le faire. Néanm oins, la 
Suisse supporte  les frais souven t considérables d ’une 
assistance provisoire aux  é trangers ; elle résulte  de ce 
que plusieurs tra ité s  m etten t à la charge de l ’É ta t  du 
domicile l 'en tre tien  e t l ’assistance médicale des person
nes secourues, ju sq u ’à ce que leur re to u r puisse se faire 
sans danger pour leur santé ou celles d ’au tres personnes. 
Mais elle est su rto u t la conséquence des longues form a
lités pour le rap a triem en t des indigents. Il exige presque 
tou jours une in te rven tion  diplom atique, procédure dila
toire qui n ’a été abandonnée que dans les rapports avec 
l’Allemagne, le Tyrol et le V orarlberg, dont les indigents 
peuvent être  renvoyés après un  échange direct de cor
respondance entre les au to rités d ’assistance ; dans les 
relations avec la France et l ’Italie, les négociations 
du ren t au  con tra ire  souvent six mois ou m êm e un an. 
Les débours ré su ltan t pour les cantons et communes 
suisses de cette  assistance provisoire ne peuvent pas être 
réclam és à l ’É ta t  é tranger, mais seulem ent aux person
nes tenues d ’une de tte  alim entaire envers l ’assisté.

E n v e rtu  des traités d ’établissem ent, les étrangers 
peuven t échapper à tous im pôts ou taxes ne frap p an t 
pas les Suisses ; souvent ils bénéficient de certaines 
exem ptions : à Bàie, les employés des chemins de fer de 
l ’É ta t  badois ne paien t pas d ’im pôts ; à Zurich, Lucerne, 
Uri, U nterw ald, Gl ari s, Soleure, Bàie-Cam pagne, Schaff
house, Appenzell (R h .-In t.) , Saint-G all et Argovie, les 
étrangers sont exem ptés de l ’im pô t des pauvres ; dans 
les cantons de Vaud, N euchâtel et Genève, certaines 
catégories d ’é trangers sont dispensés, en to u t ou en 
partie , de payer les im pôts.

L ’accès aux  tr ib u n au x  suisses est aussi largem ent
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o u v e rt au x  é trangers ; ils do iven t cependan t fourn ir la 
caulio jud ica tum  suivi lo rsqu 'ils  n ’ap p a rtie n n e n t pas à 
un  É ta t  s igna ta ire  de la  C onvention de la  H aye re la tiv e  
à  la  p rocédure  civile, du 17 novem bre 1 9 0 5  ; l ’assistance 
ju d ic ia ire  g ra tu ite  n ’est égalem ent assurée q u ’au x  res
so rtissan ts de pays a y a n t adhéré  à cette  convention. 
Les F rançais p eu v en t invoquer à  cet égard la Conven
tion  du 15 ju in  1 8 6 9  su r la  com pétence jud ic ia ire  et 
l ’exécution  des ju g em en ts en m atière  civile, et les A u tri
chiens la convention  du 8 jan v ie r 1884  su r le bénéfice du 
p auvre  d e v an t les tr ib u n a u x .

La s itu a tio n  ju rid iq u e  très  libérale assurée pa r la 
Suisse au x  é trangers , ainsi que sa s itu a tio n  géogra
ph ique, le développem ent prodigieux de son comm erce 
e t de son in d u strie  on t en tra îné  une form idable  im m i
g ra tio n  d ’allogènes. De 1850 à  1910, la p opu lation  
étrangère  est passée de 71 570 âm es pour une popu lation  
to ta le  de 2 392 740 h a b ita n ts , so it 2,99 %, à 552 011 
pour u n  to ta l  de 3 753 293 âm es, so it le 14,7 %. La 
colonie allem ande co m pta it en 1910 : 219 530 person
nes, la colonie ita lienne 202 809, la colonie française 
63 708, la colonie austro-hongroise  41 422. Le 40,4 % 
de la popu lation  du can ton  de Genève est étrangère , 
so it 62 611 personnes ; Bâle-Ville com pte 51 101 im m i
grés (37,6 %), le Tessin 43 983 (28,2 %), Schalîhouse 
10 757 (23,3 %). Z urich  102 456 (20,3 %). Thurgovie 
25 664 (19 %), S a in t-Gall 53 171 (17,5 %), Grisons 
20 091 (17,2 %) ; les au tres  can tons accusen t des 
m oyennes inférieures. De 1900 à  1910 la  m oyenne de 
l ’au g m en ta tio n  annuelle  des é trangers a  été de 16 859 
âm es ; la m oyenne des n a tu ra lisa tio n s pour 1901 à  1910 
n ’a  été  que de 3458 p a r année ; celle des années 1911- 
1918 de 7000 personnes environ pa r an. La législation 
do it donc ê tre  m odifiée pour pouvoir lu tte r  avec plus 
d ’efficacité contre cette  m u ltip lication  des colonies 
é trangères ; les réform es proposées p o rten t essentielle
m en t su r les po in ts su iv an ts  : révision des tra ité s  d ’é ta 
blissem ent afin d ’en trav er l ’im m igration  ; élargisse
m en t de la  n a tu ra lisa tio n  p a r reconnaissance à certaines 
catégories de cand idats du d ro it de réclam er la conces
sion g ra tu ite  du dro it de cité suisse ; ab so rp tion  a u to 
m atiq u e  de la  popu lation  é trangère  née en Suisse par 
a ttr ib u tio n  aux  na tifs du d ro it de cité suisse ju re  soli, 
avec ou sans d ro it d ’option . —  Voir Georges Sanser
i f  ail : La naturalisation des étrangers en Suisse, 1915. 
—  Ch. D elessert : L ’établissement et le séjour des 
étrangers. [G. S auser-H all.]

É T R A Z .  Nom  générique, en Suisse rom ande, d ’a n 
ciennes voies, strata, qui, pour un  grand  nom bre, a p 
paraissen t, à  l ’exam en, comm e é ta n t d ’origine rom aine. 
On les appelle aussi : chem in pavé, chem in ferré, quel
quefois chem in de la reine B erthe, chem in des Sarrasins, 
chem in des R om ains, ou sim plem ent la  vy, la  grande vy, 
vy  d ’É tra , vy Fefroche, voie ferrée ; voir la  carte  de Bon- 
s te tte n . —  Maillefer : Les routes romaines en Suisse, 
dans R H V  1900. —  V .-H . Bourgeois : La voie romaine 
des gorges de Covatanna, dans A SA  1924. [M. R.]

É T R E N N E S  F R I B O U R G E O I S E S .  Sorte d ’alm a- 
nach  fribourgeois publié  de 1806 à  1809 p a r Louis d ’Épi- 
nay . Ce dernier a y a n t abandonné  son en treprise, l ’abbé 
G irard , curé d ’A vry, p ub lia  en 1810 des Étrennes aux  
fonctionnaires publics du canton de Fribourg, pour ser
vir de suite aux Étretines fribourgeoises. E n 1864, Louis 
G rangier lança  les Nouvelles Étrennes fribourgeoises, 
qui p a ru re n t pour les années 1865, 1866, 1869 à  1914 
et dès 1916. [Aug. S c h . ]

É T R E N N E S  H E L V É T I E N N E S .  P e tit  a lm anach  à 
la fois h isto rique , litté ra ire  e t anecdotique  fondé et ré
digé pa r Philippe-Sirice Bridel (le fu tu r  doyen Bridel), 
de 1783 à  1831. La p rem ière année p o r ta it  com m e titre  
Étrennes helvétiennes curieuses et utiles, la seconde 
Étrennes helvétiennes et patriotiques. L a m atière  des 
quatorze  prem iers num éros fu t réim prim ée sous form e de 
4 vol., qui p a ru ren t de 1787 à  1797 sous le t i t r e  de M é
langes helvétiques. Dès 1813, on procéda à  une nouvelle 
refon te  de cette  collection sous le nom  de Conservateur 
Suisse, don t les h u it p rem iers tom es (1813-1817) cor
responden t à  la m atière  des 34 prem ières Étrennes. Dès 
lors, les Étrennes helvétiennes on t form é à  raison de 
3 num éros p a r  volum e les tom es IX -X III  du  Conser

vateur. Une nouvelle édition  annotée  du Conservateur 
Suisse  p a ru t  de 1855 à 1857 sous la d irection de J .-L . 
M oratel, com plétée d ’un 14« vol. de tab les et n o ti
ces. —  Voir G. de R eynold: Le Doyen Bridel. —  Aug 
Bridel, dans les Étrennes helvétiques 1901. [G.-A. B 1

É T R E N N E S  N E U C  H Â T E  LOI S E S .  P ublication  
h isto rique  qui p a ru t au  L o d e  de 1862 à 1865 sous la 
d irection  de F.-A .-M . Je a n n ere t, puis de J .  B onhôte 
e t enfin de F. Je u n e t. E n 1914, l ’im prim eur J .  Guin- 
chard , à  N euchâtel, a  lancé les Nouvelles étrennes 
neuchâteloises. In te rro m p u e  p a r la  guerre, ce tte  p u 
b lication  a  été  reprise en 1922. [ l .  m.]

E T S C H ,  E T S C H T A L .  Voir VlNTSCHGAU.
E T T E N H A U S E N  (C. Thurgovie, D. F rauenfeld , 

Com. A adorf. V. D C S). Vge. En 1278 Óetenhusen =  près 
des m aisons d ’Oto. Le village a p p a rten a it au  couvent 
de S a in t-Gall de qui les nobles von Bichelsee t in re n t 
en fief le K elnhof supérieur e t inférieur et la dîm e. 
Ceux-ci firen t don au couven t de T änikon, avec le 
consen tem ent de l ’abbé de Saint-G all, de la  dîme en
1278, puis en 1303 et en 1322 successivem ent, de leurs 
possessions en cet endroit. ; le village dépend it du couvent 
ju sq u ’à sa suppression. Au sp irituel, il re lev ait de T ä 
n ik o n .—  Voir K rap f : Regesten des K l. Tänikon . [ S c h . ]

E T T E N H A U S E N  (C .Zurich, D. Hinvvil, Com .W etzi
kon. V. D C S ).  Vge et Com. civile d 'origine além anni- 
q ae : E ttinhusen  =  près des m aisons d ’Aiio (ou Etto). 
É tte n h au sen  a p p a r t in t  ju s q u ’en 1798 au  com té de 
K ibourg, d on t les hom m es libres établis hors de son 
te rrito ire , qui ne re levaien t pas du p laid de Brünggen 
unter der Ruche, possédaien t le leur p ropre, lequel se ten a it 
à  E tten h au sen  près de W etzilton selon un  acte  de 1439. 
Y é ta ien t justic iab les les hom m e libres de F ehra lto rf, 
Freudw il, E tte n h au sen  e t F ischen tha l ; leu r d ro it é ta it 
p resque id en tique  à  celui du p laid  de B rünggen. 
D ans le rôle de l ’avoyer W ezilo, bailli de K ibourg, de
1279, son t m entionnées les redevances payées p a r E t
ten h au sen  au  fu tu r  roi A lbert, e t dans le Habsburger 
Urbar celles des hom m es libres e t au tres  personnes de 
la  localité. Une chapelle de S t. P au linus ex ista  ju sq u ’à 
la R éform e, m entionnée dès 1275. La chapellenie a p 
p a r te n a it  à la g rande  paroisse de W etzikon. Afin d ’as
surer son existence, le Conseil de Z urich lui accorda 
en 1469 une au to risa tio n  de faire  des collectes. La 
dîm e a p p a rten a it à  l ’origine à la fam ille de B reiten- 
landenberg , qui possédait aussi la basse justice , la 
collation  de la chapelle. A la R éform e, la chapelle fu t 
dém olie, m ais ses fondem ents subsis ten t. École fondée 
en 1712. Population : 1881, 411 h ab . ; 1910, 282. — 
Voir Felix  Meier : Gesch. der Gem.. W etzikon. — N Z Z  
1920, n° 2045. —  N bl. Hülfsges. 1920, p. 58. — Ntische- 
le r :  Gotteshäuser I I I ,  p. 331. [G. S t r i c k l e r . ]

E T T E N H E I M ,  J o h .  V o ir  INSTITORIS, JO II.
E T T E R .  Fam illes des cantons de B erne, Fribourg, 

T hurgovie, Zoug et Zurich, le nom  dérive du alid . atto 
( =  père) et signifie oncle, cousin ( S I I ,  586).

A. C a n to n  d e  B e r n e .  E t t e r , E t t e r l i . Fam illes 
étein tes de la ville de Berne. —  1. J o h a n n e s , cap itaine  
au  service de M aximilien I er en  1490, au  service de 
France en 1500. —  2. H a n s , bailli à  St. Johannsen  
1544. —  3. H a r t m a n n , fils du p as teu r Zacharias E tte r  
à  K irch lindach  qui fu t  reçu bourgeois en 1598, bailli 
de W angen 1641, cap itaine  au  service de Venise 1648, 
f  1650, ultim.us. Arm es : de gueules à  une foi su rm on
ta n t  une croix d ’arg en t. — Voir L L . [R. W.]

B. C a n to n  d e  F r ib o u r g .  Fam ille fribourgeoise du 
d istric t du Lac, m entionnée au XV« s. [J .  N .]

C. C a n to n  d e  T h u r g o v ie .  Vieille fam ille thu rgovienne 
qui est encore trè s  fo rtem en t représen tée  dans les dis
tr ic ts  de Bischofszell, K reuzlingen e t W einfelden. —
1. H a n s , bailli de H apersw il en 1586, am m anii de Bir- 
w inken e t juge de Thurgovie 1583-1588. A rm oiries : 
une tê te  d ’ange. —  2. H a n s - L u d w i g , bailli de la sei
gneurie de H apersw il, am m ann de Langrickenbach, 
B ir  w inken e t T o tnach , juge du trib u n a l libre de T h u r
govie 1624-1669 ; il fu t souvent appelé comme a rb itre  
dans les différends en tre  com m unes thurgoviennes. Il 
é ta it su je t du chap itre  de Bischofszell e t eu t de sa 
fem m e, qui é ta it ta illab le  (U n g en o ss in ), une nom breuse 
descendance. De ce fa it, sa fo rtune  échappait au cha-



ETTERLIN ETTISW IL 37

p itre , aussi le p rieur le déclara-t-il décédé sans héritiers 
légitim es et réclam a la succession. L ’opposition d e là  
fam ille suscita  un  procès qui, comme «cause célèbre» 
occupa la D iète ju sq u ’en 1673 ; cette  dernière tran ch a  
en faveur de la  fam ille. La sentence, qui av a it force 
de loi pour tous les Gotteshausleute de Thurgovie, créa 
pour eux une situ a tio n  nouvelle. Les com m unautés, 
se se n tan t solidaires avec la  famille qui av a it dépensé 
sa fo rtu n e  dans l ’affaire, co n trib u èren t aux  frais. Le 
sceau des E ttc r  p o rta it : une feuille de trèfle, accostée 
de deux étoiles et surm ontée  d ’un  poisson posé en 
fasce. •— A S  I. [Sen.]

D. C a n t o n  d e  Z o u g .  Vieille famille de la  Com. de 
Menzingen, m entionnée dès 1417. 
Arm oiries : d ’azur à la croix p a ttée  
d ’or adex trée  d ’une équerre du même 
et accom pagnée en poin te de trois 
coupeaux de sinopie. Aux X V Ie et 
X V IIe s. des m em bres de cette famille 
figurent à diverses reprises dans le 
conseil de la ville e t du bailliage de 
Zoug. —  1. O s w a l d ,  porte-enseigne 
e t conseiller, député à la D iète, à sept 
reprises de 1619 à 1641. — 2. W a l 

t e r ,  * 25 octobre 1805, du G rand Conseil 1848, conseiller 
d 'É ta t ,  d irecteur de police. Il résigna ses fonctions en 
1850 pour se consacrer exclusivem ent à  la profession 
d ’a v o ca t; juge d ’instruction  1858. t  1 octobre 18 6 4 .— 
3. P h i l i p p e ,  * 1891, avocat, conseiller d ’É ta t  1922, 
chef du d ép artem en t m ilitaire  e t de l ’Instruc tion  pu 
blique. [W.-J. M e y e r .]

E. C a n t o n  d e  Z u r i c h .  Une famille é te in te  du nom  de 
E tte r  a existé à Zurich aux  X IV e et X V e s . —  Zürcher 
Stadtbücher I, 341. —  W irz : Etat. [H. Br.]

E T T E R L I N .  Fam ille des cantons de Lucerne et de 
Schwyz.

A. C a n t o n  d e  L u c e r n e .  Armoiries : taillé  d ’or et d ’azur 
au lion langué de gueules de l 'u n  en 
l 'a u tre . J e n n i , probab lem en t origi
naire de Brougg, acqu it la bourgeoi
sie de Lucerne. — 1. E g l o f f , de 
Brougg, bachelier ès a rts , bourgeois 
en 1422, sous-secrétaire, secrétaire  
de ville 1427-1452, dépu té  à la Diète 
et auprès des cours étrangères. En 
1433 il com posa le silberne B uch , le 
plus ancien recueil de coutum es de 
l ’É ta t  de Lucerne. — P .-X . W e

b e r :  Alte Bücher im  Luz. Staatsarchiv. —  A D B . —  Arch. 
d ’É ta t  Lucerne. — A S  I. —  Gfr. Reg. —  W yss : 
Historiographie. — 2. Jo h an n , fils du n° 1, notaire, 
sous-secrétaire  1464. —  3. P e t e r m a n n , fils du n° 1, 
greffier du tr ib u n a l 1495-1509, juge 1476-1483, publia  
en 1507 sa Schweizerchronik ; j" 1509. —  J S G  I, 
50-56. —  A D B .  — W yss : Historiographie. —  4. J o
h a n n , sous-secrétaire  1447-1451, su b s titu t du secré
ta ire  de ville 1440 et 1470-1475, à Solerne secrétaire  de 
ville 1455. —  5. FI ANS, orfèvre, m em bre de la confrérie 
de Sa in t-L uc  et du couronnem ent ; essayeur de la 
m onnaie 1477-1505 ; cisela en 1493 une coupe pour la 
corporation  du Safran . —  Voir A rchives d ’É ta t  L u
cerne. [P.-X. W.]

B. C a n t o n  d e  S c h w y z .  Fam ille de la  légion de 
Ixüssnacht. M i c h e l  représen te  en 1573 les nouveaux 
bourgeois dans un  conflit re la tif  à l ’allm end. —  M i c h e l  
et W o l f g a n g  son t im pliqués en 1655 dans l ’affaire 
H um m el. La famille s ’est é te in te  en 1870. — Voir 
A rch. Schwyz, et de K üssnach t : ob ituaire, dossier Al- 
m eind, etc. —  Œ ttlin  : Geschichtskalender 1906. [Al. T.]

E T T E R L I N  ( Œ t t e r l i n ,  Œ d e r l i n ) ,  A n to n ,  
d ’Amriswil, no taire  et secrétaire  de ville à Schaffhouse. 
E n 1441, il rep résen ta  Schaffhouse, avec Flans Fried- 
bold, dans u n  trib u n a l a rb itra l à  Villingen ; f it  p a rtie  de 
celui qui prononça en 1444 dans un  conflit en tre  le 
couvent de Sainte-Agnès et A berly Lang, de Pforen. 
En 1450, il fu t député p a r la ville avec le p rév ô t Nü- 
angster et K ündigm ann, auprès du com te pala tin  
F riedrich , à Heidelberg, pour q u ’il négociât la  paix  
en tre  le duc A lbert d ’A utriche et les villes de Schaff
house et R ottw eil. E nvoyé en 1455, deux fois, avec d ’a u 

tres , auprès du Conseil d ’Ueberlingen au su je t de quatre  
nobles Schaffhousois qui voulaient renoncer à leur bour
geoisie. A yant refusé de p rê te r serm ent au  bourgm estre, 
il fu t a rrê té  en 1458, mais b ien tô t relâché sur les ins
tances des Confédérés, après avoir résigné ses fonctions. 
Comme no taire, il rédigea en 1447 le tes tam en t de 
m aître  Flans Z im m erm ann, curé de St. Jo h an n , 
te s ta m en t très in té ressan t, mais qui fu t violem m ent 
a tta q u é . —  Voir US. — R ueger : Chronik. — Im 
T h u rm -Flarder : Chronik. — Kirchhofer : N eujahrs
geschenke. —  Festschrift, Schaffhausen  1901. [ W .- K . ]

E T T I N G E N  (C. Bàie-Cam pagne, D. Arlesheim . V. 
D G S). Com. e t paroisse. Ettingen, 1268 ; E ptingen am 
Blawen, 1460. Vestiges néolithiques dans la caverne de 
B ü tten  (instrum ents de silex), probablem ent aussi au 
Balm felsen et à  Fleidenfels dans le M alztal. Les tom bes 
de Gwidem so n t d ’origine douteuse, pa r contre, 
un  étab lissem ent rom ain  a été découvert à  M alztal 
(P fa rrm a tte ). E ttingen  doit sa fondation  à une famille 
além annique. V raisem blablem ent propriété  royale 
à l ’origine, les dro its de h au te  ju rid ic tion  passèrent 
à l ’évêque de Râle et constitu è ren t une partie  de la 
seigneurie de Pfeffingen. Le village avec l ’église et 
les droits de basse ju stice  dev in ren t un  alleu du cou
ven t de R eichenau. L ’évêque inféoda la seigneurie 
de Pfeffingen aux com tes de T hierstein , et Rei
chenau leur rem it aussi ses droits en fief, de sorte 
que to u t le village dev in t possession de ces derniers. En 
1346, W ernher Schaler le posséda comme vassal des 
Thierstein  ; en 1502 Soleure le reçu t d ’eux à t i t r e  de 
gage tem poraire , et après la m o rt du com te H einrich 
von T hierstein , l ’évêque l ’o b tin t en fief de l ’abbé de 
R eichenau. Il av a it a u p a ra v an t repris la seigneurie 
de Pfeffingen. Le 27 septem bre 1525 E ttin g en , les 
villages du Birseck et Laufon fu ren t reçus com bour- 
geois de Bâle. E n 1547, l ’évèque h ypo théqua  E ttingen  
à  Bâle pour 12 ans, puis en 1559 pour 25 nouvelles an 
nées. Le 22 septem bre 1553, Soleure s ’em para par sur
prise de Arlesheim , Therwil et E ttin g en , mais ses troupes 
du ren t se re tire r  dev an t celles de Bâle. E ttingen  qui 
av a it em brassé la  Réform e, fu t co n tra in t pa r l ’évêque 
B larer de W artensee (1588-1590) de ren tre r  dans le 
giron de l ’Église catholique. E n 1583 un  incendie 
d é tru is it p resque to u t le village. A nciennem ent 
déjà, E ttin g en  possédait une chapelle dédiée à sa in t 
P ierre  et à  sa in t Pau l. E n 1710 fu t constru ite  une nou
velle église, don t le chœ ur et le clocher fu ren t recons
tru its  en 1810. E ttin g en  se détacha en 1802 de Therwil 
pour form er une paroisse. E n 1534 le vieux m aire 
Heini T hiiring constru isit les Bains près de l ’im posante 
fontaine  située dans les environs du village et don t 
les eaux passaien t depuis un  tem ps im m ém orial pour 
être  sa lu ta ires. R egistres de paroisse dès 1701. — Voir 
Merz : Burgen des S isgaus  I. — K . Gutzwiller : Gesch. 
des Birseck, 30. — M. L utz  : Neue M erkwürdigkeiten  
I I I ,  327. — P. B rodm ann : H eimatkunde des Dorfes 
und der Pfarrei E . — J S G U 1918 et 1919. — Archives 
de l ’É ta t  à  L iestal. [K. G a u s s . ]

E T T I S B E R G  ( Æ T Z I S B E R G ) .  Ruine de château 
dans le can ton  de Saint-G all. Voir G a i s e r w a l d .

E T T I S W I L  (G. Lucerne, D. W illisau. V. D G S).
Com. et Vge. Arm oiries  : p a rti, au 
1 coupé d ’or et de sinopie (arm oiries 
de W eierhaus), au 2 d ’or à un E de 
gueules. D écouvertes néolithiques. — 
J S G U  I, IV . — E n 1076 Seliger von 
W olhusen fit don au  couvent d ’Ein- 
siedeln du dom aine u f  dem Blihel 
avec le patronage et les divers au tres 
droits qui y é ta ien t a ttachés. L ’avoue- 
rie sur le dom aine é ta it un fief au 
trich ien  et passa en 1357 à la seigneu

rie de K aste ln  qui, en 1326, ava it acquis le m arché d ’Ë ttis- 
wil ainsi que tro is ferm es et une certaine étendue de te r 
ra in . Les parois de l ’ancienne église é ta ien t décorées 
d ’arm oiries (Cysat : W appenbuch). La Chapelle du Sacre
m ent, constru ite  après le vol des sacrem ents commis par 
Anna Vögtlin «von Bischoffingen» le 25 m ai 1447, fu t 
agrandie en 1450 e t restaurée  en 1879 (Ringholz : Gesch. 
von Einsiedeln, 417 ; — A SA  1885, p . 162). La réglemen-



38 KTT LIN, ET LIN ETZGEN

ta tio n  des d ro its de pacage des consorts su r l ’AUmend 
rem onte  à 1653. E ttisw il est le lieu d 'o rig ine du 
fondeur de cloches N iklaus R ing, qui fu t exécuté à

C onstance en 1487 (L iebenau : M onatrosen  1870). 
H ans Spiess y  fu t soum is en 1503 au  jugem en t de Dieu 
(Dieb. Schilling : C hronik , p. 164). D ans le voisi
nage se trouve  le ch â teau  de W eierhaus, m entionné 
la prem ière fois en 1304 e t que le général F r.-R u d . 
P fy lïe r von W ier fit tran sfo rm er en 1741. R egistres 
de b ap têm es dès 1585, de m ariages dès 1589, de décès 
dès 1590. —  Voir Segesser : Rechts geschickte 1 ,655. — 
Gfr. Reg. —  P .-X . W eber : Z ur H eim atkunde des L u 
zernen Rottales, p. 25-28. [P.-X. W.]

E T T L I N ,  E T L 1 N  (anciennem ent C E t t l i ) .  Fam ilie de 
l ’Obw ald, paroissienne de K erns et 
Sarnen, bourgeoise de Schwändi 
1652; paroissienne de Giswil 1713. 
Arm oiries : p a r ti  d ’or à ia  dem i aigle
eie sable, et de gueules à  une m arque
de m aison d ’arg en t. E tt i  in représente 
la form e locale du d im in u tif de 
O tt(o). 38 m em bres de la famille 
siégèrent au  tr ib u n a l des XV, de 
1541 à 1727, e t p lus de 30 au  Land- 
ra t.  —  1. J a k o b , in te n d a n t des 

tra v a u x  publics du  pavs 1569. —  2. M e l c h i o r ,  député 
à jL ugano  1665. — 3. S i m o n , D r m ed., d irec teu r de 
police 1851, tréso rie r du pays 1853, landam m ann  en fonc
tions 1861, 1864, 1867, 1869, 1871, conseiller n a tio 
nal 1866. A u teu r de diverses publications d ’économie

politique e t d ’hygiène, 
t  1871. —  4. E d u a r d  
E tlin , fils du n° 3, 
1854- 1919, m édecin, 
p iésiden t de la com 
m une de Sarnen, m em 
bre du conseil de l ’In s
truction  publique, du 
trib u n a l can tonal et du 
gouvernem ent ; grand 
collectionneur d ’a n ti
qu ités, sa v a n t connais
seur de son pays, a 
beaucoup contribué 
au x  recherches scien
tifiques sur l ’U nter- 
wald ; a u te u r  de p lu 
sieurs écrits d ’hygiène, 
de folklore, d ’histoire 
n a tu re lle , d ’économie 

„ „ ra m  du,u. populaire et alpestre.
D après une photographie. _  Voir K üchler : Ge

nealogische Notizen. —  Le m êm e : Chronik von Sarnen 
et Chronik von Kerns.— D ürrer : Einheit Unterwaldens. 
—  O utre  Sim on (n° 3), 7 m em bres de cette  fam ille fu 

ren t scu lp teurs su r bois ou pein tres et 
m entionnés dans le S K L .  [Al. T.] 

E T T M Ü L L E R ,  L u d w i g ,  * 5 octobre 
1802 à O ersdorf (H au te  L usace saxonne), 
m aître  d ’a llem and  en 1833 au  gym nase de 
Z urich et p riv a t-d o cen t à  l ’un iversité , 
où il d ev in t en 1856 professeur de langue 
e t l it té ra tu re  allem andes du m oyen âge. 
11 tra d u is it e t éd ita  une série d ’œ uvres 
litté ra ire s  en v ieux  nordique, anglo-saxon, 
h a u t e t bas m oyen allem and  ; en 1861 
u n  Altnordisches Lesebuch. Il pub lia  dans 
M A  GZ les poésies de H ad lau b  et d ’a u 
tre s  œ uvres suisses du  m oyen âge, ainsi 
que des études d ’h isto ire  de l ’a r t,  t  15 
avril 1877. —  Voir A SG  I I I ,  p. 30. — 
A D R . — G. von W yss : Die Hochschule 
Zurich 1833-1883. [L. Foiuier.]

É T U D E S  D E  F R I B O U R G  ( S O 
C I É T É  D ’). Société litté ra ire  fondée 
p a r A lexandre D aguet, sur le m odèle 
de la Société de Zofingue, en Î83 A Elle 
p rit d ’abord  le nom  de Société d 'É tudes  
des bords de la Sarine, m ais le changea 
b ien tô t en celui de Société d’Études de 
Fribourg. Elle a v a it  pour organe plus 
ou m oins officiel l ’É m ulation. La réaction  
conservatrice de 1856, qui força la p lu

p a r t  des professeurs de l ’École can tonale  à s ’expatrier, 
p rovoqua  la dissolution de la Société. —  Voir A. D a
guet : Notice sur la vie et les travaux de la Soc. d ’É tu- 
des de Fribourg. — Procès-verbaux  de la Soc. à  la Bibl. 
économ ique de F ribourg . [ A u g .  S c h . 1

E T Z E L  (C. Schwyz, D. E insiedeln. V. D G S). Au 
X I I I e s. Eczelin, E zlin , mons Escili =  m ontagne de 
Etzilo  ? De 828 à 835 environ, sa in t M einrad h a b ita  sur 
le col de l ’Etzel, comme erm ite, a v a n t d ’élire domicile 
dans le Finsterer Wald. Au X I I I e s., on y  tro u v e  une 
chapelle qui fu t en p a rtie  dém olie en 1697 et ensuite 
reco n stru ite  pa r le Frère K asp ar M ossbrugger. Incendiée 
en p a rtie  en 1758, elle fu t restau rée  en 1861. Au-dessus 
du  col de l 'E tz e l se tro u v e  le H ochetzel où eu t lieu 
le 5 m ai 1439, lors de la guerre de Zurich, un  engage
m en t en tre  les Schwyzois et les Zuricois. Une chapelle 
com m ém orative y fu t élevée où les paroissiens d ’Ein- 
siedeln, des Höfe  et de la M arche se ren d aien t chaque 
année en procession le 26 ju in  ; m ais, dès a v a n t 1700, 
cette  dernière eu t lieu à la chapelle de Saint-M einrad, 
sur le col. A ctuellem ent, E insiedeln seul continue à  s ’y 
rendre . — Gfr. — P . O. Ringholz : Beitr. zur Ortskunde 
der Höfe Wollerau und Pfäfflkon  dans M H V S  21 .[R-r.]

E n 1903,1a fab rique  de m achines d ’Œvlikon p ro je ta  
d ’é tab lir  derrière l ’E tzel un  lac artificiel, pour la fourn i
tu re  de l ’énergie é lectrique. Les usines de l 'E tz e l devaien t 
p rocurer de 16 à 60 000 chevaux. Le p ro je t fut a b an 
donné dès l ’in s ta n t où la ville de Zurich, qui devait 
être  le plus grand  consom m ateur du co u ran t électrique 
de l ’E tzel, décida en 1905 de constru ire  son usine de 
l ’A lbula. Il a été repris en 1917 p a r le s  C. F . F . — Voir
C. B leuler-H üni : Das E tzelwerk. —  J .  P f is te r : Bericht 
über den E in flu ss des proj. Etzeliverks a u f  Sihl. Limm at 
und  Zürichsee. [E .  H.]

E T Z E L K O F E N .  Voir E z e l k o f e n .
E T Z E N  E R L E N  (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Ruswil.

V. D G S). H am eau . E n  1236 Herzinerlon (Gfr. 74, 90). 
C’est le lieu d ’origine de W e r n l i  von E tzenerlen , appelé 
donzel W ernli von R otenbourg , m ercenaire au  service 
de la  ville de B àie. Il fu t fa it p risonnier p a r Egon vom 
S tein dans le différend avec Berne et relâché contre une 
rançon le 1er ju ille t 1399. —  L iebenau : Monatrosen 
1883. —  A rchives d ’É ta t  Lucerne. [p .-x . W.]

E T Z E N S P E R G E R .  Vieille fam ille de la Corn. d ’Elgg 
e t des villages voisins (Zurich), m entionnée dès 1394. 
Bourgeoise de Zurich en 1861. Elle tire  son nom  du 
dom aine E tz isperg . [J. Frick .]

E T Z G E N  (C. Argovie, D. L aufenbourg. V. D G S ) 
Corn, e t Vge de la paroisse de Met tau . Il p a rtag ea  le

1 *  t  ’  1

ì  T
,v ^  '

n^ xxxw' sx • a * * * *  \
. ;  x .v.j*

, . . .  .. . . . .  -

U n j u g e m e n t  de Dieu (B a h rp ro b e )  à Ett is w il .  D ’après  la chronique  
de Diebold  Sch i l l in g .
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so rt de la seigneurie de L aufenbourg avec M ettau  dont 
il fu t détaché le 22 m ai 1832 pour ê tre  constitué  en 
com m une au tonom e. Près de R o ten  W aag, on a décou
v e rt une in scrip tion  rom aine de l ’an  371, qui constitue  
le plus ancien tém oignage d ’une fo rtifica tion  rom aine 
sur le R hin . —  A SA  1893. [L. S.]

E T Z I K E N  (C. Soleure, D. K riegste tten . X .D G S ) .  
Vge e t Com. A utrefois Entzenkon, E tzikofen, de Etzing- 
hofen, nom  d ’un  é tab lissem ent alem anne. Au m oyen 
âge, un  tiers des d ro its de ju rid ic tio n  d ’E tziken , où 
l ’église de S a in t-P ierre  dans la Forêt-N oire, com bour- 
geoise de Soleure, possédait des droits de dîme, a p p a r
ten a it à  la seigneurie de W angen e t échut avec celle- 
ci en fief aux  com tes de Ki bourg. Ceux-ci l 'h y p o th é 
quèren t dans la su ite. Cette hypo thèque  changea souvent 
de créancier ; c’est ainsi que la ju rid ic tio n  d ’E tziken  
échu t la troisièm e année à la ville de Berne, et en 1665, 
pa r le tra ité  de W ynigen, à  Soleure. Deux tie rs des droits 
de ju rid ic tio n  fu ren t transférés pa r les K ibourg aux 
seigneurs de D urrach, qui le tran sm iren t pa r héritage 
aux  Spiegelberg. D éjà en 1466, ils passèren t à  Soleure 
avec la seigneurie de K riegste tten . Au m oyen âge, E tzi- 
ken dépendit de la paroisse d ’Herzogenbuchsee, depuis 
1582 de celle de H üniken, et depuis 1683 de celle 
d ’Æ schi. Popul. : en 1829,408 h ab . ; 1900, 490 ; 1920, 530.
— Voir F. Eggenschwiler : Territor. Entw . des K ts Solo
th u rn .—  S chm idlin : Gesch. des Bez. Kriegstetten. [J . K.]

E T Z W I L E N  (C Thurgovie, D. S teckborn . V .D G S ). 
Vge. E n 761 le couvent de S a in t-Gall et en 888 le couvent 
de R heinau acquiren t des p ropriétés à  Zezinivilare 
(ferme de Zazzo) ; en 1007 le couvent de S tein S/R hin  y 
dev in t p rop rié ta ire . Vers 1400 Etzvvilen passa à la 
seigneurie de Freudenfels qui le conserva. Au p o in t de 
vue politique le village a p p artie n t depuis 1803 à  la 
com m une de K altenbach , e t, au  sp irituel, à  la paroisse 
de Burg près de Stein. [ S c h . ]

E U G È N E  III.  B ernard  Paganelli, de Pise, disciple 
de sa in t B ernard , fu t élu pape le 15 février 1145. Il 
préconisa au ssitô t la deuxièm e croisade, et co m b attit 
A rnaud de Brescia. Forcé de q u itte r  Rom e, il se ré fu 
gia en F rance. A son re to u r en Ita lie , en 1148, il passa 
pa r L ausanne, Saint-M aurice et M artigny, et en 1149, 
aidé des N orm ands de Sicile, il p u t re n tre r  dans sa 
cap itale . Il confirm a les p ropriétés e t privilèges de 
plusieurs couvents de no tre  pays : Bellelay, Ilum ili- 
m on t, Payerne, Rüeggisberg. f  8 ju ille t 1153. — Voir 
Kirchenlexikon  IV . — B rackm ann : Die P apslurk. d. 
Schweiz, dans Nachr. d. Ges. d. W iss. G öttingen 1904- 
1905. — Jaffé : Regesta pontificum  romanorum  I I .
— M. Schm itt : Notices sur les couvents du diocèse de 
Lausanne, dans Mémorial Fribourg  I II . — E u g è n e  IV, 
de son nom  Gabriel Condulmieri, de Venise, devin t 
pape le 3 m ars 1431. Il convoqua la même année le 
concile de Bale et en ordonna la dissolution en 1436. 
Le concile le déposa et é lu t Félix V. t  23 février 1447.
—  Voir a r t.  B a l e , C o n c i l e s  d e . — Kirchenlexikon  IV.
— W ackernagel: Gesch. d. Stadt Basel. — L. P a s to r : 
Gesch. dev Päpste seit dem A usgange des M ittel
alters. [ J .  J o r d a n . ]

E U G S T E R .  Fam ille du can ton  d ’Appenzell, é tab lie  
dans les deux Rhodes. Ce nom dérive d ’un lieu-dit Eugst, 
iden tique à  E i s t e n  ( v .  ce nom ). —  1. P e t e r ,  bannere t 
du pays 1597. —  2. A n t o n ,  m em bre du Conseil, capi
ta in e  de la Rinkenbacher Rood. —  3. L e o n i - i a r d ,  * 1728, 
du Conseil à  Trogen 1762-1770. —  4. A u g u s t ,  * 1835, 
p asteu r à H undw il 1858-1863, H érisau 1864, a u te u r de : 
Die Gemeinde Herisau. —  5. H o w a r d  E ugster-Z üst, * 14 
novem bre 1861 à New York, pasteu r à H undw il 1887- 
1908 ; député au G rand Conseil 1900, président de 
l ’association des tisserands appenzellois 1900-1908, p ré
sident de l'U nion suisse des ouvriers de l ’industrie  tex tile  
1903-1913. Conseiller na tiona l 1908, conseiller d ’É ta t 
1913. P résiden t de l ’U nion suisse des brodeurs et de 
l ’association suisse des ouvriers à  domicile. —  6. A r 
t h u r ,  frère du n° 8, * 5 avril 1863, à  New Y ork ; 
député  au  Grand Conseil 1895, p résiden t de ce corps 
1899-1901 et 1912, au  Conseil na tiona l 1902-1920, p ré 
siden t 1915-1916, conseiller d ’É ta t  1900-1910, land- 
am m ann 1901-1904 et 1907-1910. —  Jahrb. der eidg. 
Räte [R. Sch.-B.]

E U L A C H .  V o i r  W lN TERTHOUR.
E U L E R .  Fam ille de Bâte venue de L indau . A rm oi

ries : d ’azu r à un chevreuil sa illant au n a tu re l. — 
H a n s - G e o r g ,  fab rican t de 
peignes, bourgeois de Bâle 
en 1574. — 1. L é o n h a rc l,
* 15 avril 1707 à  Bâle, 
t  18 sep tem bre 1783 à 
P étersbourg , célèbre m a
th ém atic ien , élève de son 
père et de Je a n  Bernoulli.
Il é tudie d ’abord  la th éo 
logie e t les langues orien
tales, puis exclusivem ent 
la  géom étrie. Il su it aussi 
un cours de m édecine à 
Bâle, sou tien t une thèse 
pour avoir la chaire de 
physique dans cette  ville, 
q u ’il ne peu t ob ten ir, 
et à l ’âge de v ing t ans est 
appelé comme ad jo in t 
pour les sciences m ath é 
m atiques à  l ’académ ie de 
Pétersbourg . E n  1730 il oc
cupe la chaire de physique, 
en 1733 il rem place D a
niel Bernoulli et devient 
m em bre de l'académ ie des sciences de Pétersbourg . A la 
su ite  d ’un trav a il excessif il perd l ’œil d ro it en 1735 et 
publie cependant, peu après, son tra ité  com plet de m é
canique, où les principes de cette  science sont pour la 
prem ière fois exposés avec c larté . F rédéric I I  l’a ttire  à 
Berlin en 1741 ; il en tre  à l ’académ ie des sciences et de
v ien t en 1744 d irecteur d e là  classe de m athém atiques. Il 
publie  en 1746 : théorie  nouvelle de la lum ière ; in tro 
duction  à l ’analyse des infin im ents p e tits  et in stitu tions 
de calcul différentiel et in tégral. Associé de l ’académ ie 
des sciences de Paris en 1755. Catherine I I  le rappelle 
en Russie en 1766 ; il perd le second œil. Ses trav a u x  
scientifiques ne souffrent toutefois pas de cette  in 
firm ité. Il continue à publier des trav au x  sur tous les 
dom aines to u ch an t aux  m athém atiques. A sa m ort, 
il laisse 200 m ém oires en m anuscrit. De tous les m ath é
m aticiens qui on t existé a v an t et après lui, Euler a  été 
le plus fécond, soit pour découvrir de nouveaux do
m aines en m athém atiques, soit pour app liquer celles-ci 
à la science et à la technique. La liste de ses publica
tions est considérable ; voici quelques-unes des p rin 
cipales : Disserlatio physica de sono, 1727 ; Mechanica 
sine motus scientia, analytice exposita, 1736 ; Methodus 
inveniendi lineas curvas m axim i, 1744 ; Theoria mo- 
tuum  planetarum  et cometarum , 1744 ; Tabulae astrono- 
micae solis et lunae, 1746 ; Introductio in  analysin  
in fm itorum , 1748 ; Scientia navalis seu tractatus de 
construendis ac dirigendis navibus, 1749 ; Theoria motus 
lunae, 1753 ; Institutiones calculi differentialis cum ejus 
usa in analyst in fin itorum  ac doctrina serierum, 1755 ; 
Constructio lentium  objectivarum  ; Institutiones calculi 
integralis, 1768-1770 (un des m eilleurs écrits d ’Euler 
et l ’une des sources de sa renomm ée) ; Dioptrica, 1771 ; 
Lettres à une princesse d'Allemagne sur quelques sujets 
de physique et de philosophie, 1768-1772. — La Société 
helvétique des Sciences naturelles a  entrepris dès 1911 
la publication  des œ uvres com plètes d ’E uler. —
2. J o h a n n - A l b e r t , 1734-1800, fils du n° 1, élève de son 
père. A 20 ans, il devient m em bre de l ’académ ie de 
Berlin, puis d irecteur de l ’observatoire de cette  ville ; 
il accom pagne son père en Russie en 1768, est secrétaire 
de l ’académ ie de P étersbourg  en 1769 et d irecteur des 
études du corps de cadets en 1776. Ses publications se 
ra p p o rte n t su rto u t à l ’astronom ie et à l ’a r t  de la n a 
v igation . — 3. K a r l , 1740-1790, fils du_n° 1, médecin 
de la colonie française de Berlin 1763-1/66, puis dans 
la su ite  m édecin privé du tza r . Membre de l ’académ ie 
de Pé tersbourg  1772. — 4. Ch r i s t o p h , 1743-1812, fils 
du n° 1, officier en Prusse, puis en Russie où il p a rv in t 
au  grade de m ajor-général. D irecteur de la fabrique 
d ’arm es de Sisterbeck ju sq u 'à  sa m ort.

Une au tre  famille E uler descend du m aître-tailleur

Léonhard Euler en 1761. 
D'après un portrait d Emanuel  
Handmann,  gravé par Friedrich  

Weber.
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J o h a n n e s ,  qui im m igra  de W ette ra u  e t acq u it le dro it 
de bourgeoisie à  Bàie en 1630. —  Ces deux fam illes 
so n t é te in tes. —  Voir F ritz  B u rck h ard t : Z u r Genea
logie der F am ilie  E uler in  Basel dans B J  1908. —  N. 
Fuss : Lobrede a u f  Herrn L . E uler zu Petersburg.
—  C. R . H agenbach  : L. E uler als Apologet des
Christentum s dans Progr. des Paedagogiums Basel 
1851. —  Die Basler M athem atiker Daniel Bernoulli und  
Leonhard E uler (suppl. à  la V IIe p a rtie  des Ver h. 
der N a turf. Ges. Basel). —  J .  H . G raf : Der Basler 
M athem atiker L . Euler. —  F . R udio : L. Euler dans 
Vierteljahrschr. der N aturforsch. Ges. Zürich  1908. —
S. Schulz-E uler : L. Euler, ein Lebensbild zu seinem  
200. Geburtstage. —  Festschrift zur Feier des 200. Ge
burtstages L . E ulers. —  G. E n e ts trö m  : Ueber B ild 
nisse von L . Euler, dans Bibliotheca M athematica, 3 me sé
rie, vol. 7. —  Le m êm e : Der Briefwechsel zwischen  
L . Euler und  Johann Bernoulli, dans B ibi. M ath. 3 me sé
rie, vol. 4, 5 ,6 ) . —  Le m êm e : Der Briefwechsel zwischen 
L . E uler und  Daniel Bernoulli, dans B ib i. M ath. 3 mc série 
vol. 7). [C. Ro.]

E U S E B I U S .  Moine qui v écu t en reclus p e n d an t t r e n 
te  ans dans l ’église de S a in t-V ictor près de R ankw il 
(V orarlberg). E n 882, il o b tin t de Charles-le-G ros la  do
n a tio n  au  couven t de Sain t-G all de la  m ontagne  sur 
laquelle  é ta it co n stru ite  l ’église de S ain t-V icto r. Depuis 
E k k eh a rt IV , qui fa it de lui un  des m oines irlandais 
de Sain t-G all et lu i a ttr ib u e  le don de prophétie , 
E useb ius a  é té  honoré à  Sain t-G all. Au déb u t du X V Ie s. 
et encore en 1640, il est m en tionné  com m e confesseur. 
Le Propre de Coire le range, su r la  foi de la légende, 
parm i les m a r ty rs . E n  1730, la  congrégation  du R ite 
accorda à la  congrégation  h e lvé tique  des bénédictins 
un  in d u it pour le culte  d ’E usebius. A près la suppression 
du co uven t des frères m ineurs de St. V iktorsberg  pa r 
l ’em pereu r Jo sep h  I I ,  les reliques d ’E useb ius fu ren t 
tran sférées en 1786 à  Sain t-G all. f  31 jan v ie r  884. — 
M V G  X I I I ,  57 ; XV ; X V I, 119 ; X X X I, 223. —  
U StG  I I ,  232. — Regesten von Vorarlberg u. Liechten
stein  I, 46. —  Vorarlberger M useumsbericht X X II ,  40.
—  W inder : Der hl. E usebius. —  Bibi, e t A rch, du cou
v e n t de Saint-G all. [J.M.]

E U S E I G N E  ou U S E I G N E  (C. Valais, D. Hérens. 
Com. H érém ence. V. D G S). Usogny vers 1400. Vge qui 
a p p a r t in t  successivem ent à la  Savoie, à  Jean n o d  d ’Or- 
sières, à B arthé lém y  Lavelli en 1379, aux  Chevron, puis 
à l ’évêque de Sion ju sq u ’en 1798. L a localité a brûlé 
com plètem ent en 1918 et a été reco n stru ite  sur un 
p lan  n o u v e a u .—  G rem aud V I. —  R am eau : m us. [Ta.]

E U S T E R .  Fam ille  des can tons d ’Uri et de Zoug.
A. C a n to n  d 'U ri. E u st e r , Œ s ter , Œ u st e r , O y s t e r . 

Fam ille  é te in te  d ’Uri qui tire  son nom  et son origine des 
dom aines d ’E usten  (bergeries ; voir E is t e n ) dans la 
com m une de W assen. Elle est m entionnée pour la  p re 
m ière fois en 1317 avec Ru edi d ’Œ gsten . Elle s ’é teignit 
en 1634 avec N ik o la u s , curé à  M ellingen. —  J akob, 
à E rstfeld , bailli de la  L éventine  1580, b ien fa iteu r des 
églises. —  Voir les ob ituaires d ’A ltorf, d ’E rstfeld , de 
R iedertal, de Silenen, de Spiringen e t de W assen. — 
Archives d ’É ta t  Uri. —  A rchives paroissiales d ’A ltorf.
— H uber : Gesch. des Stiftes Zurzach. —  N bl. von Uri 
1906, 76 ; 1910, 160. — K unz : Die Stadtpfarrer von 
M ellingen  I , 73-76. —  W ym ann : Das Schlachtjahrzeit 
von Uri, 6 e t 10. [Jos. M ü l l e r ,  A.]

B. C an to n  de Z oug. E u ster  (Œ s ter ). Vieille fa
mille de la  Com. d ’Æ geri. H ein i fu t reçu  bourgeois 
de Zoug. t  1444. P lusieurs m em bres de la fam ille fu ren t 
des b ienfaiteurs de l ’église de la vallée et de la  chapelle 
d ’Æ geri ; quelques-uns fu ren t conseillers et députés 
au x  D iètes. —  J ohann-K a spar , 11 ao û t 1649-30 avril 
1714, am m ann  du can to n  de Zoug 1682, 1692 et 
1709 ; a rb itre  dans u n  différend en tre  B aar e t Zoug 
en 1686. —  La fam ille s ’é te ign it ' en la  personne de 
.son fils W e r n e r , p rê tre  à  Vienne, dans la  prem ière 
m oitié du X V II Ie s. [W.-J. M e y e r . ]

E U T H A L  (C. Schwyz, D. et Com. E insiedeln.
V. D G S). Vge. E u th a l est m entionné pour la prem ière 
fois en 1331 : E ti est une form e suisse iden tique  à  A u  
=  te rre  près de l ’eau. A rm oiries : tran ch é , de sinopie à 
une fasce ondée d ’arg en t, e t de gueules à  deux cor

b eaux  de sable. E u th a l fu t doté en 1698 d ’une chapelle ; 
su r son em placem ent on co n stru is it en 1790 l ’église 
de N otre-D am e des D ouleurs qui existe  encore. De 
1800 à  1803, E u th a l fu t paroisse au tonom e, puis de 
nouveau  ra ttach ée  à E insiedeln ; en 1844 on y  plaça 
un  v icaire à  poste fixe. [ R - r . l
j r^'EUW, von ( E U E R ) . Vieille fam ille schwyzoise, 

é tab lie  au trefo is dans le Neu vier
te l. Arm oiries : de gueules à  la 
croix alésée, vidée e t a rrondie  d ’a r
gen t. —  1. F r i d o l i n ,  du Conseil, 
cap itaine  vers 1548-1556. —  2. M a r 
t i n ,  du Conseil, bailli de Bellin- 
zone 1622, dépu té  de Schwyz aux 
conférences des cantons p rim itifs à 
B runnen  et Gersau 1624-1631, dé
p u té  à la D iète 1630. —  3. J o 
h a n n - L e o n h a r d ,  bailli de Bellinzone 

1694 e t 1700. —  4. F r a n z ,  du Conseil, bailli de la 
vallée d ’Engelberg  ; f  1714. —  5. F r a n z - D i o n y s ,  cha
pelain à Iberg  1717-1741, puis à  Seewen, e t de n o u 
veau à  Iberg  ; a u te u r  d ’un poèm e sur les m œ urs, souvent 
cité de son tem ps : Hofarten Lied, dans lequel il s tig m a
tise la  sensualité  de son époque (1737). — 6. D o m in ik ,  
sep ten ier du  N euviertel 1789-1793. —  M. D ettling  : 
Schwyz. Chronik. — L L . —  A S  I. [ P .  R e i c h m u t h . ]  

É V A N G É L I Q U E  ( A L L I A N C E ) .  Union fondée en 
1845 en A ngleterre, em b rassan t les églises et les dé
nom inations p ro tes tan tes , destinée à sou ten ir l ’Église 
p ro te s ta n te  e t à la p ro téger contre l ’Église catho li
que. Elle a, tou tefo is, plus ou m oins renoncé à la 
polém ique, pour s’in téresser à des œ uvres de chris
tian ism e positif, comm e le prouve une profession de 
foi en neu f articles auxquels do iven t adhérer ceux 
qui veu len t devenir m em bres de l ’A lliance. Elle a 
trouvé aussi des ad h éren ts  en Suisse, où des assem 
blées générales eu ren t lieu à Genève en 1861 et à 
Bale en 1879. [E . B .]

É V A N G É L I Q U E  ( S O C I É T É ) .  A la  su ite  du m ou
vem en t d it du  Réveil qui s ’est m anifesté vers 1820, 
il s ’est form é dans la  p lu p a rt des Églises réform ées 
de la  Suisse, des associations libres fondées sur une con
fession de foi positive . L eur b u t est de grouper les 
élém ents relig ieux en vue d ’accom plir des œ uvres 
d ’évangélisation  chrétienne et de charité . E n général 
ces associations se ra tta c h e n t  é tro item en t à l ’Église, 
m ais ici e t là  elles so n t entrées en concurrence avec elle 
e t on t ab o u ti à une sépara tion . A Berne, la Société 
évangélique a été  fondée en 1831, pour le m ain tien  
de la  pu re  doctrine  évangélique su r la  base de la con
fession he lvétique et du catéchism e d ’H eidelberg. Elle 
s ’in téresse aux  m issions in térieures et extérieures et 
p rovoque, p a r la fondation  de sociétés, la  réun ion  de 
ses m em bres en é tro ites com m unautés. Elle en tre tien t 
une librairie , une école d ’évangélistes et dessert un  grand 
nom bre de postes de p réd icateu rs en ville et à  la cam 
pagne. C’est de son m ilieu que son t issus l ’in stitu tio n  
de diaconesses en 1844, la  nouvelle école de jeunes 
filles de Berne en 1851, le sém inaire du M uristalden et 
l ’école chrétienne libre, qui se compose d ’une école 
p rim aire  e t d ’un gym nase. L a Société évangélique de 
Genève, fondée en 1831, a  créé en 1832 une faculté 
de théologie, qui s ’in sta lla  en 1834 à  l ’O rato ire. Elle 
jo u a  un rôle p rép o n d éran t dans la fondation  de l ’Église 
libre évangélique —  [ E .  B . ]  —  Celle de Zurich  fu t fondée 
à l ’in s ta r  de celles de Berne et de Genève p a r des pe r
sonnes de l'en to u rag e  de l ’an tistè s Gessner, en 1837. 
Elle so u tin t la  pub lica tion  de la Evangel. K irchenzeitung  
qui fu t rem placée en 1845 p a r VEvangel. M onatsblatt, 
(1859-1909: Wochenblatt, depuis 1916 de nouveau M o
natsblatt), trav a illa  à  la diffusion d ’écrits religieux, in sti
tu a  une b ib lio thèque de p rê ts  e t o u v rit une salle de lecture  
dom inicale. Elle a d o p ta  la confession de foi évangélique. 
Dans la  su ite, l ’a ctiv ité  de la société s ’é ten d it à  de 
nom breux  dom aines ; elle a  donné des pasteu rs  à 
Z urich et dans la cam pagne, créé des postes de m issions. 
E n 1858 elle o uvrit l ’h ô p ita l et in s t itu t  de diaconesses 
du N eum ünster, auquel on t été  ra ttac h é s  peu à peu 
p lusieurs asiles de re lèvem ent e t pour vieillards. La 
société possède une librairie  à Zurich et une à W inter-
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th o u r. —  Voir les Rapports de ses diverses in stitu tions.
—  M onatsblatt der E . G. des K ls Zürich. — C. S tu ck ert : 
Kirchenkunde d. ref. Schweiz. —  G. F insler : Gesch. d. 
kirchl. Entw icklung in  der Schweiz. —  D. H ofm eister : 
Gesch. der Evangel. Ges. Zürich. [ L .  F o r r e r . ]

A S a in t-Gall, se fonda en 1864 une société évangé
lique qui, comm e les sociétés précitées, contribue à 
l ’évangélisation  dans le cadre des églises nationales. 
A ux sociétés évangéliques correspondent dans les au tres 
cantons des organisations diverses, telles que la  so
ciété chrétienne de Bâle, e t au tres com m unautés et 
associations évangéliques. —  Voir F insler : Kirchliche 
Sta tistik . [E .  B.]

É V A R D .  Fam ille bourgeoise de N euchâtel au  X V Ies. 
é te in te . Une au tre  fam ille, m entionnée à  Chézard, dès 
le X V e s. a  donné de nom breux  no taires du V al-de-R uz.
—  O s c a r , 1852-1915, juge de paix  du Locle 1892- 
1898, puis p réfe t de ce d is tric t ju sq u ’à sa m o rt ; député 
au  G rand Conseil 1894-1898. [L. M.]

É V Ê C H É S .  Au m oyen âge, le te rrito ire  actuel de 
la  Suisse é ta it divisé, au p o in t de vue ecclésiastique, 
de la façon su ivan te  : la Suisse occidentale é ta it ré 
p a rtie  en tre  les évêchés de Sion, de L ausanne, de Ge
nève e t de Bâle, sauf l ’Ajoie qui dépendait de l ’a rche
vêché de Besançon. La Suisse além annique re levait en 
m ajeure  p a rtie  de l’évêché de Constance, une pe tite  
pa rtie  de celui de Bâle; le reste , avec la R hétie , dépendait 
de l ’évêché de Coire, le Tessin e t le Val Raschiavo de 
ceux de Milan et de Corne. —  [A. Bücm.] — Ces évê
chés se ra tta c h a ie n t à  des archevêchés ou provinces 
m étropolitaines correspondant aux  provinces de l ’Église 
sous l ’empire rom ain, comme les évêchés correspondaient 
aux  civitateh. L ’évêché de Genève re lev ait de l ’a rche
vêché de Vienne (France). Celui de Sion passa au  V I I I e s. 
de l ’archevêché de Vienne à celui de T aren ta ise  d on t il 
fu t détaché en 1513, à l ’instigation  du cardinal Schiner, 
pour être  placé sous la dom ination  directe du Saint-Siège. 
Les diocèses de L ausanne et de Bâle dépendiren t de l ’a r 
chevêché de Besançon ju sq u ’en 1802, Constance et 
Coire (ce dernier ju sq u ’en 843 de Milan) de Mayence 
ju sq u ’en 1805 ; depuis lors ils re lèven t d irectem ent du 
Saint-Siège. Dans le can ton  du Tessin, 54 paroisses 
a p p a rtin re n t ju sq u ’en 1884 à  l'archevêché de Milan, 
183 paroisses à l ’évêché de Còme qui lit p a rtie  ju sq u ’en 
1751 de l ’archevêché d ’Aquilée, puis de celui de Görz. 
E n 1884, en v e rtu  d ’un décret de l ’assem blée fédérale 
de 1859, p rononçan t la  déchéance 
de to u te  ju rid ic tion  épiscopale 
é trangère  sur territo ire  suisse, les 
dro its de Milan et de Còme p ri
re n t fin dans le Tessin qui fu t 
érigé, en 1888, en évêché de L u
gano et ra tta c h é  nom inalem ent à 
celui de Bâle. Après la suppression 
de l ’évêché de Constance, les égli
ses qui s ’y ra tta c h a ie n t en Suisse, 
réunies en conférence à Lucerne 
en 1816, p ro je tè ren t la form ation 
d ’un évêché na tio n a l suisse à 
Lucerne, dans lequel les ca tho li
ques libéraux  v o yaien t déjà le fu 
tu r  archevêché suisse qui eû t em 
brassé tous les évêchés en une 
province na tionale . La création  
d ’un  archevêché suisse fu t reprise 
en 1834 dans les articles de Ba
den. [E .B . J

A ctuellem ent le te rrito ire  des 
évêchés suisses, à l ’exception de 
celui de Coire don t dépend la 
p rincipau té  de L iechtenstein , est 
lim ité à la Suisse. A utrefois, pa r 
contre, les diocèses de Genève, de 
Bâle, de Constance et de Coire 
débordaient, assez largem ent dans 
les pays circonvoisins. A ujour
d ’hui la Suisse est rép artie  en 
cinq évêchés : 1. Bâle-Lugano  (Lugano est constitué  en 
évêché au tonom e sous la ju rid ic tion  d ’un ad m in istra 
teu r apostolique résidan t à Lugano), em brassan t les

cantons de Bâle, Berne, Soleure, Argovie, Thurgovie» 
Zoug, Lucerne, Schaffhouse e t Tessin ; siège à Soleure et 
à Lugano. — 2. Coire, com prenant les cantons des Gri
sons, de Schwyz, le L iechtenstein  et, à t itre  provisoire, 
les cantons d ’Uri, d ’U nterw ald , de Zurich et de Glaris ; 
siège à Coire. —  3. S a in t-Gall, avec les cantons de 
Saint-G all e t d ’Appenzell ; siège à Saint-G all. —  k. Lau
sanne- Genève-Fribourg, com prenant les cantons de F ri
bourg, de V aud (le décanat d ’Aigle excepté), de N eu
châtel et de Genève ; siège à Fribourg. —  5. Sion, em 
b rassan t le can ton  du Valais (sans la comm une de Saint- 
Gingolph) et le décanat d ’Aigle ; siège à Sion.

Tous les évêchés suisses re lèven t d irectem ent du 
pape qui nom m e les évêques de Lausanne-G enève- 
F ribourg  et de Sion ; les au tres évêques sont élus, su ivan t 
la coutum e et les stipu la tions des concordats, pa r les cha
p itres des cathédrales e t les gouvernem ents can tonaux .

L ’abbaye épiscopale de Saint-M aurice e t  ses q ua tre  
paroisses (Valais), les couvents d ’Einsiedeln et du Grand 
Sain t-B ernard , ne re levan t que du Saint-Siège, et, 
ju sq u ’en 1924, le chap itre  de Saint-N icolas à  Fribourg, 
on t une organisation indépendan te  de celle des évê
chés. — Voir B üchi : Die katholische Kirche in  der 
Schweiz. —  A. D aucourt dans D GS V, a r t. Suisse, 
Église catholique. — 'M ülinen : Helvetia sacra. —  A rt. 
consacrés aux évêchés ci-dessus m entionnés. [ A .  b ü c h i  ] 

É V Ê Q U O Z ,  E p i s c o p i .  Nom de famille valaisan, 
cité au  X IV e s. à  Mörell, Loèche, Vex et C onthey, où 
il existe encore. — G u i l l a u m e  Episcopi, chapelain de 
Loèche 1338. — J a c q u e s ,  député de Mörell 1415. — 
M a r t i n ,  de Vex, chanoine de Sion 1433-1451. —  M a u 
r i c e ,  de C onthey, avocat, conseiller national de 1867 
à 1875 et de 1882 à 1887. —  R a y m o n d ,  * 1863, avocat, 
député  au  G rand Conseil 1889, préfet de Conthey 1890, 
conseiller na tional 1902, p résiden t de ce corps 1924. 
—  G rem aud. —- P S  1924. [Ta.]

Une branche de la famille de Conthey est devenue 
bourgeoise de la ville de F ribourg  en 1914 avec A d r i e n , 
chim iste can tonal. [G. Cx.]

É V E R D E S  (all. G r ü n i n g e n )  (C. Fribourg, D. 
G ruyère, Com. É charlens. V .D G S). Ancienne seigneurie 
et château , berceau de la fam ille du même nom . Elle 
com prenait les villages de Vuippens, Marsens, Sorens, 
Gumefens, É charlens e t Morion. E n 1325, ce territo ire  se 
divisa en deux seigneuries, l ’une de Vuippens, l ’au tre  
d ’Éverdes, qui ne com pta it que Éverdes, É charlens,

et Morion. Cette dernière passa vers 1376 aux sires 
de Langin ; elle fu t conquise en 1475 pa r F ribourg  qui 
en fit un  bailliage. Après l ’acquisition de Vuippens en

Le château d ’Éverdes.  D'après un ancien  dessin  à la Bib liothèque cantonale  de Fribourg .
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1517 par les F ribourgeois, le m êm e bailli ad m in istra  les 
d eux  bailliages. De 1798 à  1848, Ê verdes lit p a rtie  du 
d istric t de Bulle ; il a p p a r tie n t à celui de la  G ruyère de
puis 1848. Le ch â teau  b rû la  en 1348 ; p ro b ab lem en t re 
co n stru it, il fu t abandonné  en 1549 (?) ; ac tuellem en t 
il n ’en existe  que des ru ines. —  Voir J . - J .  Dey : Chro
nique d’Éverdes eide V uippens, dans M F  I I .  — Dellion : 
Diet V, X II .  —  Étr. frib . X X X . [j. J o r d a n . ]

É V E R D E S ,  cl'. Fam ille  noble fribourgeoise, qui 
possédait la  seigneurie d 'Ê verd es-M arsens au X I I e s. 
déjà . A n s e l m e ,  B o r c a r d  et G u y ,  les prem iers connus 
fondèren t l ’abbaye  d ’Iium ilim ont-M arsens en 1137. 
L eurs succeseurs firen t de nom breux  dons à ce m onas
tè re  et tro is  d ’en tre  eux re v ê tire n t la charge d ’abbé : 
B o u r c a r d ,  abbé 1246-1259 : G i r a r d ,  abbé 1315-1332 ; 
U l r i c ,  1416-1420.— E n  1325,1a fam ille se divisa en deux 
b ranches, l ’une de V uippens et l ’a u tre  d ’Éverdes. A rm oi
ries : palé de gueules et d 'a rg en t de six pièces. —  1. 
U l r i c h ,  d ’É verdes-V uippens, cité de 1255 à 1270, vassal 
e t am i de P ierre  11 de Savoie, avoué im périal de Berne 
1226; avoué d ’H um ilim ont, il fit reconstru ire  le couvent 
e t l ’église. —  2. P i e r r e ,  fils du  n" 1, p a r t  en croisade, 
t  à  Chypre en 1290. — 3. G i r a r d ,  fils du n° 1, chanoine 
de L ausanne , archidiacre de R ichm ond (A ngleterre) 
1296, évêque de L ausanne 1302, de Bàie 1309, f  1325. 
B ien fa iteu r du  m onastè re  de M arsens, un  des plus 
pu issan ts p ré la ts de son tem p s. —  4. G u i l l a u m e ,  fils 
du  n° 1, cité de 1258 à  1300, eu t en tre  au tre s  pour fils : 
J e a n ,  fo n d a teu r de la b ranche  de V uippens , et U l r i c h ,  
a u te u r  de la b ranche  cad e tte  d'Êverdes. — 5. O t h o n ,  
fils de ce dernier, f  vers 1360, a tta q u a  et dépouilla, en 
1347, M arm ette , fem m e de Je a n  de M aggenberg, 
avoyer de F ribourg , alors q u ’elle revenait d ’une noce à 
L u try . E n  représailles les F ribourgeois incendièren t 
son ch â teau  et exigèrent une indem nité  (prem ière guerre 
d ’É verdes). —  Sa fille —  F r a n ç o i s e ,  t  1419, épousa 
vers 1376 Pierre  de L angin, châ te la in  de Morges, à qui 
elle tra n sm it la seigneurie d ’É verdes. —  6. J a c o b  
d ’Éverdes ou von G rüningen, bourgeois de Gessenay 
1450, fu t p robab lem en t l ’ancê tre  de la  fam ille bernoise 
de W erde ou G rü n ig .—  Voir J.- J .  Dey : Chronique d ’È- 
verdes et de V uippens , dans M F  I I .  — Dellion : D id . V,
X II .  — É tr . frib. X X X . — A rt. VUIPPENS [ J .  J o r d a n .]

ÉVI  ( C O L  et C H A P E L L E  D E  L ’) (C. F r i
bourg , D. G ruyère. V. D G S). Le passage condu isan t de 
la  vallée de la Sarine au x  p â tu rag es S ud-E st du 
Moléson, à 2 km . S.-O. de N eirivue, longe un 
précipice au  fond duquel coule le to r re n t de la 
M ari vue. Le chem in, taillé  en p a rtie  dans le roc, est 
m en tionné  au  X V IIe s. ; il fu t élargi en 1890. Sur une 
p e tite  esplanade s ’élève une chapelle, dédiée à  N otre- 
D am e des E rm ites , qui est u n  lieu de pèlerinage assez 
fréq u en té  : elle fu t co n stru ite  en 1863, bén ite  p a r Mgr. 
M arilley, le 11 ju ille t 1864 ; m ais il ex is ta it déjà, au 
X V IIe s., au  m êm e endro it, un p e tit o ra to ire  dédié 
à  la  Vierge. —  Voir Progin  : L ’É v i et sa chapelle, dans 
Gruyère illustrée 1891. — Thorin  : N eirivue et son pè
lerinage. ■— Geinoz : L ’É v i et son pèlerinage, dans 
M onatrosen  1881. —  K uenlin  : Diet. I I ,  207. [ J .  N.]

E V I B A C H ,  P e r e g r i n  Z w y e r  v o n .  V o ir  Z w y e r  
VON EVIRACI!.

E V I N C E R .  Voir E f f i n g e r .
É V I O N N A Z  (C. Valais, D. Sain t-M aurice. V. DG S). 

Com. e t Vge qui re lev ait au  m oyen âge de la  ch âte l
lenie savoyarde  de Saint-M aurice, puis dès 1475 du 
g o uvernem en t du m êm e nom . Sous la dom ination  de la 
Savoie, les Noville, M ontheolo, de Bex, y  possédèrent 
des d ro its . La ju stice  fu t  exercée p a r le sau tie r, puis pa r 
-le châtela in  de Sain t-M aurice. Après la conquête du 
Bas-V alais en 1475, É vionnaz con tinua  à form er une 
com m unauté  avec Saint-M aurice, don t il ne se sépara  
q u ’en 1822. La chapelle de Sain t-B ernard , élevée au 
X V IIe s., a été rem placée en 1847 p a r une église paro is
siale. La porte  de la B alm az, enlevée pa r les H au ts- 
V alaisans en 1475, n ’existe plus. L a com m une com 
pren d  les h am eaux  de la Rasse, des Cornes et de la 
Balm e où, en 1844, eu t lieu un  engagem ent en tre  la 
vieille e t la jeune  Suisse. Incendié en 1644. — C re
maci d . —  R am eau  : Mns. —  Archives locales. [Ta.]

É V O L È N E  (C. Valais, D. H érens. V. D G S). Vge et

Com. Anciennes formes : Evelina, Ewelina, Etco- 
lenaz. Il com posait au trefo is, avec Sain t-M artin , la 
com m une et la paroisse d ’H érens, qui donna plus ta rd  
son nom  à la vallée en tière . Évolène a p p a r t in t  au x  
d ’A yent, de Langins, de Bex, puis au  chap itre  de Sion 
qui inféoda les te rrito ires  de la rive gauche de la Borgne 
au x  de la Tour en 1195 ; ceux de la rive dro ite  aux 
R arogne de M ontville, don t le dernier rep ré sen tan t 
fu t  le p rince-évêque G uillaum e VI, t  1451. Les droits 
des la  T our passèren t en 1375, e t ceux des R arogne 
en 1451 à l ’évêché, qui d ev in t, avec le ch ap itre , seigneur 
d ’É volène ju sq u ’au  nouveau  régim e — G rem aud. [Ta.] 

E W I G .  Fam ille bourgeoise de Bâle dès 1649, ori
ginaire p rim itiv em en t du can ton  de Zurich. —  L o u is , 
1814-1870, num ism ate  renom m é. Il a rassem blé une 
collection de m onnaies e t m édailles bâloises (922 piè
ces), conservée au  Musée h isto rique  de Râle. — Voir
C.-A. G essler: Louis, E ivig, dans B S N  X X . [C. Ro.l 

Fam ille de Berg am  Irchel (Zurich), m entionnée 
pour la  prem ière fois en 1542. Elle est originaire de 
Thurgovie. [ j .  Frick.]

D ’après LL, un  J o h a n n e s  Ewig é ta it m édecin d e là  
ville de B erne en 1582. [L. s.]

E X C H A M P É R Y .  Fam ille noble valaisanne, qui a 
d o n n é : H u g o n n e t  M useti alias E scham péry  ; il acquit 
vers 1425 le v id o m n at de M artigny p a r son m ariage avec 
Marie de M artigny. Ce v id o m n at re s ta  dans sa fam ille 
ju sq u ’au  X V Ie s. —  H . Gay : Mélanges. —  R am eau  : 
Châteaux du Valais. — G rem aud. [J.-B. B.]

E X C H A Q U E T .  B ranche de la fam ille noble Ex- 
ch aq u e t, de M ortery en Savoie. Reçue 
bourgeoise de Pom paples (Vaud) en 
1586, d ’A ubonne au X V II Ie s. A r
m oiries : échiqueté d ’or e t d ’azur, à 
la bordure  d ’argen t. —  1. A b r a m -  
H e n r i ,  1742-1814, ingénieur et a rch i
tec te  à L ausanne ; a u te u r du Diction
naire des ponts et chaussées, 1787, 
m em bre de la C ham bre adm in istra tiv e  
du can ton  de V aud 1801-1803. —  2. 
T h é o d o r e  1849-1911, m édecin, d irec

te u r  du san a to riu m  de Leysin. — 3. L o u is , * 1879; 
fils du n° 2, m édecin de l ’hospice de l ’enfance à L au 
sanne, co m m an d an t la région d ’in te rn em en t de L au 
sanne p e n d an t la guerre, 1914-1918, chevalier de la 
Légion d ’honneur. —  4. É m i l e ,  * 1880, frère du n° 3, 
m édecin à M ontreux, d irec teu r p en d an t la  guerre d ’un 
h ô p ita l de blessés à Dole. — F o ra s : Arm orial. — 
Généalogies D um ont au x  Arch. can t. V aud. [M. a . et A .B . ]  

E X C O M M U N I C A T I O N .  L ’excom m unication  est 
l ’exclusion, to ta le  ou partielle  d ’une personne de tous 
les biens sp irituels de la com m unauté  chrétienne. Dans 
l'É g lise  catho lique elle est prononcée p a r le pape dans 
to u te  l ’Église, p a r Tévêque dans son diocèse et pa r les 
généraux  et p rov inciaux  sur les religieux de leu r ordre 
ou de leur province.

Au m om ent de la R éform ation , le term e d ’excom m u
nica tion  a été repris p a r les églises p ro tes tan tes . Elle 
désignait alors l ’exclusion de la Sainte-Cène. Mais par 
le fa it q u ’un m em bre de l ’Église é ta it en m êm e tem ps 
m em bre de l ’É ta t ,  l ’excom m unication  a v a it des con
séquences civiles : elle en tra în a it la pe rte  des droits 
de citoyens. Ce double caractè re  de l ’excom m unication 
provoqua des conflits en tre  au to rités  ecclésiastiques 
e t civiles dans p lusieurs cantons réform és. T andis que 
les an ab ap tis te s  a d m e tta ie n t l ’excom m unication , Zwin
gli fit p révalo ir l ’opinion que cette  dernière ne se ju s 
tifie  que dans un  É ta t  païen  où aucune police des m œ urs 
n ’est exercée. La question  fu t d é b a ttu e  dans des col
loques religieux avec les an ab ap tis te s , à  Berne en 1531, 
à  Zofmgue en 1532, ainsi que dans les synodes de 1530 
à Bischofszell, R orschach et Saint.-Gall. Le synode de 
Berne (1532) se ra llia  au  p o in t de vue de Zwingli. A 
Berne et à  Zurich, on se co n ten ta  de la  discipline ec
clésiastique exercée pa r les consistoires, qui é ta ien t 
les organes de l ’au to rité . A Genève, Calvin ob tin t, 
après de longues lu tte s , que l ’exclusion de la Sainte- 
Cène fû t prononcée p a r l ’Église seule (voir a r t.  Ca l v i n ) .  
Ses p a rtisan s dans le Pays de V aud cherchèren t pa r 
tous les m oyens à  in trodu ire  ce tte  peine ecclésiastique.
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Le gouvernem ent bernois, considéran t l ’excom m uni
cation  comme une a tte in te  portée  pa r les au to rités 
ecclésiastiques à  ses droits de p u n ir, refusa de recon
n a ître  à  l ’Église vaudoise le d ro it d ’excom m unication. 
E t  lorsque V iret et ses adhéren ts vou lu ren t poursuivre 
la  lu tte  sur cette  question, il les b an n it en 1559. Toutes 
les ten ta tiv e s  u ltérieures d ’in tro d u ire  l ’excom m unica
tio n , ou quelque chose .d ’analogue, dans l ’Église be r
noise, en 1562 e t 1646 en tre  au tres, fu ren t vaines. 
Bàie, p a r con tre , ad m it en 1530 l ’excom m unication 
prononcée pa r les Bannherren  ; Schaffhouse et Bienne 
firent de m êm e. Mais dans ces villes l ’au to rité  a y an t 
pouvoir d ’excom m unier n ’é ta it pas un organe de l ’Église, 
elle re levait du gouvernem ent. Dans le can ton  de Thur- 
govie, l ’ordonnance synodale confia encore, en 1820, 
au  Conseil de paroisse, le d ro it d ’excom m unier. Mais, 
de fa it, l ’excom m unication é ta it déjà  devenue désuète 
au  cours du  X V II Ie s., bien a v an t que de nouvelles 
lois su r l ’Église eussent supprim é la discipline ecclé
siastique. — Voir F insler : Kirchliche S ta tistik . —  T itr
ie r :  Die E xkom m unikation  in  Biel 1587 dans Bieter 
N bl. 1920. [E. B.]

E X H E N R Y  (prim itivem ent H EN R Y ). Fam ilie de 
C ham péry (Valais), citée dès le X IV e s. —  1. C l a u d e ,
* 1647, p rieu r du Val d ’Illiez de 1689 à sa m o rt 1709. —  2. 
P i e r r e - M a u r i c e ,  châtelain  vers 1800. —  3. J e a n ,  
pe in tre-scu lp teu r vers 1740. C’est à la fam ille E xhenry  
que C ham péry doit son développem ent comme sta tion  
hô telière . Elle y  constru isit le prem ier hôtel de la loca
lité  en 1857. —  Délèze : Val cl’Iliiez. —  É m onet : Indus
trie hôtelière. [ J . - B .  B.]

E X N E R ,  A d o l f ,  * 1841 à P rague, D e ju r.,p ro fesseu r 
de d ro it rom ain  à Zurich 1868-1872, puis à  Vienne, 
t  10 sept. 1894. P en d an t son séjour à  Zurich, il écrivit 
sa K ritik  des Pfandrechtsbegriffes. Ami de G ottfried 
K eller. —  W yss : Hochschule Zürich 1833-1883. —  E. 
E rm atin g er : G. Kellers Leben. [H .  Br.]

E X O R C I S M E .  L ’exorcism e est la  con ju ra tion  d ’un 
m auvais esprit (spécialem ent le diable) au m oyen de 
prières. D ’après Origène e t T ertu llien  il é ta it su rto u t 
un  privilège des chrétiens, conféré, depuis le m ilieu 
du I I I e s., à  un  exorciseur, so it u n  ecclésiastique infé
rieu r rev ê tu  du I I I e grade des ordres. Dès le IV e s. 
e t ju sq u ’à nos jou rs dans l ’Église catholique, l ’exor
cisme est aussi p ra tiq u é  lors du bap têm e. Cette cou
tu m e  fu t généralem ent conservée chez les L uthériens 
ju sq u ’au  m ilieu du X V II Ie s. e t on la rencontre  encore 
ça et là  au  X I X e s. ; cependant les réfo rm ateu rs suis
ses l ’ava ien t abolie. L ’exorcism e jo u a  un  rôle des plus 
in té ressan t sous la form e de m alédiction  lors des p ro 
cès d ’an im aux  qui se firent depuis le X I I I e s. chez 
les peuples germ ains, la tin s et slaves. D éjà sain t 
P irrnin ( Vie de saint P irm in  pa r Mone, Quellensamm
lung  I, p. 32), av a it reçu de Dieu le pouvoir d ’éloigner 
p a r la con juration  les scorpions e t to u t ce qui é ta it de
venu venim eux par la puissance du diable. C’est 
ainsi q u ’il purgea l'île de R eichenau de to u tes les 
bêtes ram p an tes qui la ren d aien t inh ab itab le  ; il les 
poussa dans le lac de Constance, si bien que d u ran t 
tro is jours et tro is nu its , la surface fu t couverte  d ’af
freux  serpents. Les prem iers renseignem ents précis sur 
les procès d ’an im aux  en Suisse, term inés p a r l ’exor
cisme, se tro u v en t dans Félix  H àm m erli qui composa 
pour leur défense deux tra ité s  ju rid iques et historiques 
du plus g rand in té rê t. D ’après lui, dans le diocèse de 
Coire, après un  procès décrit dans tous ses détails, 
les hannetons fu ren t reclus dans une contrée déserte 
et couverte de forêts, e t il leur fu t in te rd it de p énétrer 
dans les régions voisines. Une sentence sem blable se 
rencon tre  dans le diocèse de C onstance, m ais on ne 
p eu t guère fixer l ’époque de ces événem ents. D ’au tre  
p a r t, Guillaum e, un  évêque de L ausanne (entre 
1221 et 1431, il y en eu t q u a tre  de ce nom ) chassa 
to u tes les anguilles du Lém an, et l ’évêque Georges 
de Saluce (1440-1461), au  m oyen d ’une form ule pu is
san te, lue de tem ps à  au tre  publiquem ent, b a n n it les- 
sangsues qui exerçaient de grands ravages parm i les 
gros poissons, su rto u t les saum ons. Cette sentence, 
tirée  des Sa in tes-É critures, a y a n t été employée avec 
succès contre d ’au tres bêtes m alfaisantes, l ’avoyer et

Conseil de Berne p rièren t en 1451 l ’évêque, pa r l ’en tre 
mise de leur curé, de leur p rê te r son concours contre 
les vers b lancs. La chancellerie épiscopale envoya à 
Berne, le 24 m ars, les directions nécessaires pour la 
m alédiction . Un véritab le  procès fu t in s tru it com portan t 
les deux parties , accusateurs et accusés, c ita tion , in 
te rv en tio n  d ’un  avocat, fixation d ’un term e et juge
m en t avec m alédiction, le to u t au m ilieu des prières. 
Nous ignorons si la sentence du procès de Berne de 
1451 fu t exécutée. Deux au tres procès plaidés à Berne 
en 1478 et 1479, son t restés célèbres ; le chroniqueur 
contem porain  Schilling et les docum ents conservés 
dans les archives de Berne nous renseignent abondam 
m ent su r leu r exécution. E n  1479, ce n ’est rien moins 
que le secrétaire  d ’É ta t ,  T hüring  Fricker (d ’après 
Valerius Anshelm ), qui représente, devan t le tribunal 
ecclésiastique de l ’évêque B enoît de M onferrand à L au
sanne, les in té rê ts  des p laignants contre la  légion 
m alfaisan te  des vers blancs ; e t, le 29 m ai, la m alédic
tion  contre les accusés est prononcée. E n 1479 égale
m en t, les h a b ita n ts  de la  pe tite  ville argovienne de 
Mellingen et des villages voisins im ploren t le secours 
de l ’évêque de Constance contre l ’effroyable plaie des 
vers blancs ; là-dessus, le 11 m ai 1479, Georg W inter- 
s te ttle r , chanoine dè la cathédrale  de Constance, com
m unique pa r écrit aux  doyens de Mellingen et Brem- 
g a rten  les directions nécessaires avec la form ule d ’exor
cisme. Cette procédure p a ru t encore si decisive au  lan- 
dam m ann Jo h an n  W irz, d ’U nterw ald , q u ’en 1566 il s ’en 
fit délivrer une copie. E n 1492, les Schwyzois fon t venir 
de Berne tous les docum ents des procès d ’anim aux, ce 
qui perm et de croire q u ’ils veu len t procéder de la  même 
m anière contre cette  plaie. E n 1659, le consul J.-B . 
Pestalozzi, de C hiavcnna, au nom  de la  ville et des 
com m unes voisines, p o rte  p lain te  dev an t le trib u n a l 
civil du com m issaire de la  région, H artm an n  P lan ta , 
contre les vers b lancs. Nous ignorons la  sentence, car 
les docum ents sont incom plets. Plus ta rd , on abandonne 
la longue procédure civile et l ’on se contente de l ’ac
tion  de l ’Eglise e t de sa m alédiction . C’est ainsi q u ’en 
1660 les gens de Locarno en sollicitent une du pape 
contre a rgen t, ce que fa it aussi, en 1740, le Conseil 
com m unal de Picero. La m êm e année, le Conseil secret 
de C hiavenna dem ande aussi une sentence de m alédic
tion  contre les vers blancs et les ours, et en 1752 contre 
les souris et les ra ts . — Il résu lte  de to u t cela que 
des procès d ’an im aux , suivis d ’exorcism e, fu ren t in 
ten tés  en Suisse, d u ran t q u a tre  à cinq siècles, dans 
les évêchés de Lausanne, Constance, Coire et Còme. 
Il ne serait p robab lem ent pas difficile d 'en tro u v er 
d ’au tres dans les archives. Le procès é ta it en général 
in s tru it p a r  u n  trib u n a l ecclésiastique, exceptionnelle
m ent pa r une cour laïque ; il se te rm in ait tou jours , 
m algré les différences de procédure su iv an t les endroits, 
pa r la m alédiction  ou exorcism e, c’est-à-dire, la con
ju ra tio n  d 'u n  m auvais esprit pa r la prière. — Voir 
Malleolus : Tractatus de Exorcismo I et I I .  — S te ttle r  : 
Bernerchronik. — Schilling : Bernerchronik. — Anshelm  : 
Bernerchronik. —  G. Tobler : Tierprozesse in  der Schweiz 
dans le Sonntigsbla tt du Bund, 1893, 18-20. — W. Merz : 
Exorzism us gegen Engerlinge 1479. — K arl von
A m ira : Tierstrafen und Tierprozesse. — W ym ann : 
Exorzismen gegen die Engerlinge. — OG 1904. — Z S K  
1914. [Herrn. S c h n e i d e r . ]

E X P O S I T I O N S  E N S U I S S E  ( L E S ) .  La pre
m ière exposition en Suisse est due à l ’in itia tive  de la 
Société des A rts de Genève. E n  1789, elle p rit la direc
tion  d ’une exposition à laquelle les a rtistes et les in 
dustriels fu ren t conviés à  participer. Les prem iers ré
pond iren t seuls à  l ’appel. Une deuxièm e, d ite  de l ’in 
dustrie  genevoise, eut lieu à Genève en 1828, suivie en 
183'3 d ’une troisièm e exposition, industrielle  aussi, où 
fu ren t adm is des exposants d ’autres cantons. La même 
année s ’o uvra it à L ausanne une exposition cantonale 
de l ’industrie , à laquelle succéda, en 1839, une exposi
tion  publique des p rodu its des a rts  et de l ’industrie . 
D ’au tres  cantons organisaient égalem ent des exposi
tions. Berne o uvra it la voie en 1804 par une exposition 
industrielle , renouvelée en 1810 et 1820, et dès lors à p lu
sieurs reprises. Bàie suivit en 1830, Zurich en 1846, So-
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leure  en 1847, Schaffhouse en 1850, L ucerne en 1852. 
Des m an ifesta tions iden tiques fu ren t consacrées à  l ’agri
cu ltu re . La p rem ière  exposition agricole fu t organisée 
à Sain t-G all en 1845, à  B ürglen  (Thurgovie) en 1846, 
Z urich en 1849, B rem garten  en 1856. Dès le m ilieu 
du  X I X e s. les expositions t a n t  can tonales que ré 
gionales se so n t m ultip liées en Suisse, g ro u p an t, su iv an t 
les lieux ou les c irconstances, des p ro d u its  industrie ls 
ou agricoles. D ’au tres  on t été  consacrées à  l ’école ou 
aux  b eau x -a rts  ; dans p lusieurs can tons ex is ten t des 
expositions régulières de p e in tu re , organisées p a r les 
sociétés de p e in tres e t scu lp teu rs, e t, pour l ’ensem ble 
de la  C onfédération, une exposition  na tionale  des 
b eau x -a rts  se t ie n t périod iquem en t dans l ’une ou l ’au tre  
de nos villes.

Des expositions d ’un  caractère  plus général son t ve
nues se superposer à  ces m an ifesta tions cantonales ou 
re stre in te s . L a prem ière fu t l ’exposition industrie lle  
de Sain t-G all en 1843, qui g roupa  145 exposan ts de 
11 can tons. La su iv an te  eu t lieu à  B erne en 1848, 
m ais en raison des événem ents politiques d ’alors, elle 
eu t peu de succès. La tro isièm e, destinée comm e la 
deuxièm e aux  p ro d u its  de l ’in d u strie  suisse, eu t aussi 
son siège dans la ville fédérale en 1857 ; elle é ta it  com 
binée avec une exposition des b eau x -a rts  et une expo
sition  d ’ag ricu ltu re . D ans les années su ivan tes, ce sont 
les expositions agricoles partielles qui se succèdent à 
des in te rvalles trè s  courts : exposition de bé ta il à  Zu
rich  1861 ; d ’ag ricu ltu re  à  Soleure, 1864 ; de chevaux  
à A arau , 1865 ; de p ro d u its  laitie rs à  B erne, 1867 ; de 
b é ta il bovin  à  L an gen tha l, 1868. Celle de W einfelden en 
1873 fu t  considérée, en raison de son im portance , comme 
la  p rem ière exposition  na tionale  suisse d ’ag ricu ltu re . 
Le succès q u ’elle o b tin t engagea les ag ricu lteu rs su is
ses à renouveler cette  m an ifes ta tio n  à  des in tervalles 
plus ou m oins réguliers. L a deuxièm e exposition d ’agri
cu ltu re  se t in t  à F ribourg  en 1877, et les su ivan tes 
à L ucerne 1881, Zurich 1883 (com binée avec l ’exposi
tio n  nationale), N euchâtel 1887, Berne 1895, F rauenfeld  
1903, L ausanne 1910. La prochaine a u ra  lieu à  Berne 
en 1925. E n  ou tre, l ’ag ricu ltu re  suisse fu t aussi la r 
gem ent rep résen tée  aux  expositions na tiona les de Ge
nève et de Berne.

A Zurich, de m ai à  octobre 1883, fu t ouverte  la p re 
m ière exposition  na tio n a le  suisse, qui d evait célébrer 
l ’o u v ertu re  du tunnel du G othard . P o u r la prem ière 
fois, é ta ien t réunis dans un  m êm e b u t  les p rodu its 
du  sol suisse e t ceux de l ’ind u strie  du pays. Elle o b tin t 
l ’adhésion de plus de 5500 exposan ts, e t les v isiteurs dé
passèren t le chiffre d e l  200 000. L ’In s t i tu t  genevois av a it 
proposé en 1866 d ’organiser une exposition  industrie lle  
suisse. C ette p roposition , p a r su ite  de diverses circons
tances, n ’eu t pas de su ite  im m édia te , m ais en 1885 un 
com ité fu t  constitué  p o u r organiser une exposition  n a 
tiona le  à  Genève en 1888. R envoyée à 1893, elle s ’ou- 
v r it  défin itivem en t en 1896. L ’exposition couv ra it une 
superficie de 420 000 m - e t fu t v isitée pa r plus de 
six m illions de personnes. Le nom bre des exposants 
s ’éleva à 7686. A van t m êm e que s ’o u v rît l ’exposition 
de Genève, Berne  se m e tta i t  su r les rangs pour organi
ser la tro isièm e exposition na tio n a le  suisse. Cette der
n ière , installée  le long de la fo rê t de B rem garten , 
occupait une place de 500 000 m'3. Elle fu t  ouverte  le 
15 m ai 1914 e t o b tin t le plus v if succès. Mais les évé
nem en ts du mois d ’ao û t lu i p o rtè re n t un  coup funeste. 
Prolongée ju s q u ’au  2 novem bre, elle com pta  environ 
3 200 000 v isiteu rs et 6237 exposan ts. —  Voir R eiches
berg : Handwörterbuch, a r t .  A usstellungen, et R a p 
ports sur les expositions n a tionales. [L . S .]

E X T R A D I T I O N .  I. D r o i t  i n t e r c a n t o n a l .  La 
livraison d ’un  ind iv idu , condam né ou poursuiv i pour 
délit, à  l ’É ta t  où ce dernier a é té  comm is, est déjà stipulée 
dans les plus anciennes alliances des Confédérés en tre  
eux. Le pacte  de 1291 p rév o y ait l ’expulsion des assas
sins de to u t le te rr ito ire  des Confédérés, l ’obligation pour 
ceux qui donnaien t asile au x  incendiaires de rép are r le 
dom m age, e t le d ro it de rechercher les biens des voleurs 
p o u r indem niser la victim e. Les alliances u ltérieures 
avec les n ouveaux  cantons et les com bourgeoisies, con
ten a ien t le principe q u ’on d evait dem ander ju stice  au

lieu où le m éfait a  été comm is. Mais dans les délits poli
tiques, des tem péram en ts on t été apportés à  l ’e x tra 
d ition  : ainsi en 1653, dans la  Guerre des paysans, Uri 
refusa certaines ex trad itio n s. La D iète in tro d u is it le 
principe q u ’un  can ton  p e u t être  autorisé dans les affaires 
confessionnelles à  ne pas ex trad er ses resso rtissan ts s ’il 
s ’engage à les p un ir lui-m êm e (affaire des p ro te s ta n ts  
zuricois à  G achnang en 1610). L ’ex trad itio n  en tre  can 
tons est précisée dans l ’Acte de M édiation : aucun  can 
to n  ne p e u t donner asile à  un  crim inel légalem ent con
dam né non plus q u ’à un  prévenu  légalem ent poursu iv i. 
Cette disposition est com plétée p a r le C oncordat de 1809 
su r les form alités à  rem plir pour o b ten ir l’ex trad itio n . 
E n exécution de l ’a r t. 55 de la C onstitu tion  fédérale de 
1848, une loi su r l ’ex trad itio n  de can ton  à can ton  est 
in te rvenue  le 25 ju ille t 1852 ; elle est encore en v igueur. 
Cette loi dispose q u ’un  can ton  ne peu t accorder d ’e x tra 
d ition  à  un  a u tre  pour délits po litiques ou de presse ; en 
ou tre , le can ton  d ’origine ou de dom icile p eu t refuser 
d ’ex trad er en s ’engageant à  p un ir lui-m êm e.

I I .  D r o i t  i n t e r n a t i o n a l . Les p ra tiq u es in stituées 
en tre  les can tons on t assez v ite  passé dans les re la tions 
in te rnationales. L ’alliance héréd ita ire  de 1511 avec 
l ’A utriche posait le principe que si le d é linquan t s ’est 
enfui, chacune des parties  le recherchera de son m ieux, 
m ais que dans les affaires de crim e chacun réserve sa 
souveraineté . La présence de troupes im périales dans la 
ville de Constance au  cours des guerres de religion ou de 
la guerre de T ren te  ans, et la désertion des soldats im 
périaux  on t donné lieu à des négociations parfois diffi
ciles ; les Suisses on t généralem ent refusé l ’ex trad itio n  
ou ob tenu  des satisfactions lorsque les déserteurs 
av a ien t été ram enés à leur corps. Le tra ité  de 1511 fu t 
suivi de la  paix  perpétuelle  signée avec la France à 
F ribourg  en 1516. Son article  X I stipule q u ’aucune des 
parties  ne doit accorder passage, séjour ou pro tec tion  
aux ennem is de l ’a u tre  pa rtie  e t aux  b and its (bannis). 
Cette disposition a  été renouvelée en 1549, 1564, 1601 et 
1663. Bien que ce te x te  soit de n a tu re  p lu tô t politique, 
les tra ité s  subséquents y  on t recours comme à u n  précé
d en t pour ju stifie r l ’ex trad itio n  des m alfaiteurs de d ro it 
com m un. Le tra ité  signé à Soleure en 1715 en tre  
Louis X IV  et les cantons catholiques entre cla irem ent 
dans la  voie de l ’ex trad itio n  m oderne ; l ’a r t.  27 stipu le  
que les crim inels d ’É ta t ,  les assassins e t les p e r tu r 
b a teu rs du repos public  seron t saisis dans le pays de 
refuge et livrés à la  prem ière réqu isition . D ’au tres t ra i
tés in te rn a tio n au x  conclus avec les É ta ts  voisins con te
n a ien t égalem ent des dispositions re la tives à l ’e x tra 
dition, n o tam m en t le cap itu lâ t de 1553 avec le duc de 
Milan, François I I  Sforza. Au X IX e s., l ’ex trad itio n  ne 
fa it plus seulem ent l ’o b je t d ’un article  ou deux dans un 
tra ité  de paix  ou d ’alliance ; elle donne lieu à des ac
cords spéciaux que la Suisse conclut avec les É ta ts  voi
sins. La p lu p art reposen t sur les principes su ivan ts : 
non ex trad itio n  des n a tio n au x  e t pour crimes p o liti
ques. Dès 1848, ils son t passés au  nom  de la Confédé
ra tio n  seule. Une loi su r l’ex trad itio n  aux  É ta ts  é tra n 
gers a  été adoptée  pa r les Cham bres le 22 jan v ie r 1892. 
E n tre  au tres dispositions, elle a ttr ib u e  au T ribunal 
fédéral le soin de décider, en m atière  po litique, si le fa it 
pour lequel l ’ex trad itio n  est dem andée constitue  p rin ci
palem ent un  délit com m un. Les décisions prises ju s 
q u ’ici concernaient les affaires Odane, 1888 ; K öster, 
1893 ; M araccini, 1894 ; Jaffei-Bresci, 1901 ; W assilief, 
1906 ; Kerenlidze et Magalof, 1907, etc.

Les tra ité s  d ’ex trad itio n  actuellem en t en v igueur sont 
p a r ordre d 'ancienneté  ceux conclus avec l ’Ita lie , 1868 ; 
la F rance, 1869 ; le P o rtugal, 1873 ; la  Russie, 1873 ; la 
Belgique, 1874 ; l ’A llem agne, 1874 ; la  G rande-B retagne 
1874 ; le L uxem bourg, 1876 ; l ’Espagne, 1883 ; le Sal
vador, 1883 ; Monaco, 1885 ; la  Serbie, 1887 ; l ’Au- 
triche-H ongrie, 1876 ; les Pays-B as, 1898 ; les É ta ts -  
Unis, 1900 ; le P a rag u ay , 1906 ; la Grèce, 1910 ; l ’A r
gentine, 1906 (mis en v igueur seulem ent en 1912). E n 
ou tre, des déclarations de réciprocité  on t été échangées 
sans tra ité  avec le Brésil, l ’É gypte , le L iech tenste in , la 
R oum anie, la Bulgarie, la Suède et le D anem ark , pour 
certaines infractions ou catégories d ’in fractions. Des 
stipu la tions du tra item en t de la  n a tion  la  plus favo-
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risée on t été conclues avec l ’É q u a teu r en 1888, et avec 
le Congo en 1889. — Voir Zeitschrift f. schw. Recht, 1919.
— A. Billot : Traité de l ’extradition. — B lum er et Morel : 
Schweiz. Bundesstaatsrecht. —  Salis : Schweiz. Bundes
recht. [ t  Ch. Lardy.]

E X U P È R E  ( H æ x e b r æ n z ) ,  D ’après la légende,
il a u ra it été le se rv iteu r e t le com pagnon des sa in ts
Félix  et R egula à  Zurich. Il ap p a ra ît comme tro i

sième sa in t su r le  
sceau du conseil e t 
de la bourgeoisie de 
Zurich en 1225, 
l ’année m êm e où 
fu ren t re trouvées à 
Saint-M aurice les 
reliques de sa in t 
E xupère , e t de nou
veau dès la fin de 
1347 sur le sceau 
des bourgeois. Les 
tro is sain ts, Félix, 
R egula e t Exupère 
se re tro u v en t en
core a u jo u rd ’hui 
su r les sceaux de la 
ville e t du  canton 

Sceau  du Consei l et de la bourgeois ie  c(e Zurich I l s  ont 
de Zurich avec les sainte Félix ,  Régula ; ^  représen-

et Exupere.  . . l t ,r  tes sur le ta le r
zuricois de 1512, su r une m édaille et su r v itrau x . 
Le nom  du troisièm e p a tro n  de Zurich p a ra ît 
ê tre  dérivé de celui d ’E xupère  d ’A gaune. Son culte au 
F rau m ü n ste r a  comm encé sous l ’abbesse M echtild 
von Tyrol (1256-1268), il est m entionné pour la p re
m ière fois en 1256 et 1258. E n 1264, il est célébré au 
m êm e titre  que celui de deux au tres sa in ts p a 
trons de la ville, m ais n ’est déjà plus p ra tiq u é  du 
tem p s de G larean. Un reliquaire du sa in t ex ista it 
a u  G rossm ünster en 1525 ; des fragm ents de reli
ques à  Reichenau, H eidelberg, e tc . C ependant la véné
ra tio n  d ’E xupère  n ’a pas franch i les fron tières du dio
cèse de Constance. —  Voir E .-A . S tückelberg  : Die 
Schweiz. Heiligen des Mittelalters, 33 (avec b ib lio g r.) .— 
Chroniques de B rennw ald e t de B u llinger.—  B. R eber : 
Felix Hemm erlin, p . 157 .— Jo h . Millier : Merckwürdige  
Ueberbleibsel von A lterthümmeren der Schweiz. — G. 
H eer : Die Zürcher Heiligen St. F elix  u. Regula, p. 21.
— Sigelabb. zum  UZ  I, n° 57 et 58. — P. Keller : Die 
Zürcher. Staatsschreiber seit 1831, p. 64. — S I  V, col. 
765. —  D ändliker : Gesch. Zürich  I, 116. — UZ. — 
Vögelin : Das alte Zürich  I I ,  p .  307. [ F .  H e g i .]

EY (C. Lucerne, D. Sursee, Com. N ottw il). Dom aine 
qui, bien que situé dans les lim ites du bailliage ex térieur 
de W ohlhusen, fa isait au trefo is pa rtie , sous le nom  
d ’E igam t, du bailliage Saint-M ichel (M ünster). —  Se- 
gesser : Rechtsgesch. I, 603, 736. — Lieu d ’origine de la 
fam ille von E yg  ou von E y . —  J o s t  von Eyg, sau tie r du 
bailliage Saint-M ichel 1479. — J o s t ,  1480, avocat et 
juge à Sursee. — A rch . de l ’É ta t  de Lucerne. [P .-x . w.] 

E Y EN .  Fam ille bourgeoise de la ville de Berne 
dès 1643, d on t les m em bres fu ren t pour la p lu p art des 
artisans ou des ecclésiastiques. Arm oiries : d azur à un 
rencontre  de tau reau  d ’or, accorné d ’argen t, accom 
pagné en chef d ’un soc de charrue d ’argen t, et en 
p o in te  d ’un poisson du m êm e.— 1. S a m u e l ,  1643-1700, 
p a steu r à  H abkern  1665, à Granichen 1672, à A arau  
1679 où il re çu t le d ro it de bourgeoisie ; en 1692 p asteu r 
de la collégiale de Berne. Il fu t m em bre de la com m is
sion de religion, établie en 1698, dans le b u t de faire 
une enquête sur le m ouvem ent p ié tis te .—  2 .  E m m a n u e l ,  
1672-1731, pasteu r à l ’Église du S ain t-E sp rit à  Berne 
1713, à Lotzwil 1704, à  A arau 1713, poète la tin  et 
héb ra ïsan t. —  3. J o h a n n - J a c o b ,  1725-1784, pasteu r 
à B eatenberg  1753, à  S taufberg  1778 ; a laissé des no
te s  m anuscrites sur B eatenberg. [E. B.]

E Y E R  ( I n  DEB O y e ,  H o y e r ,  O y e r .  Des familles 
de ce nom  apparaissen t en Valais au  X IV e s. à Na- 
ters et se répanden t à Birgisch, Mund et Brigerberg.
— 1. H y l p r a n d , de N aters, châtelain  1478, b an nere t 
■de Brigue 1473-1490. — 2. J a k o b , de N aters, 1499-

1508, bannere t, châtelain  de Brigue 1505. —  3. J o h a n n , 
de N aters, b annere t de Brigue 1508 et 1510. — B W G  II .
— Im esch : Wall. Landratsabsch. I. —■ Archives loca
les. [d . X.]

E Y G U E N O T S .  Voir ElDGUENOTS.
EYIV1AR, d A N G E - MA R I E ,  * à Marseille vers 1740, 

t  à Genève en 1803. A rdent disciple de Rousseau, il fit 
voter, le 27 avril 1791. la  loi du tran sfe rt de ses cendres 
au  P an th éo n . Nommé le 2 m ars 1800 préfe t du D épar
tem en t du Lém an, il se fit rem arquer par ses dispo
sitions conciliantes envers les Genevois, f  en fonctions.
— Voir Firm in  D idot : Nouv. biogr. générale. — Mi- 
chaud : Biogr. universelle. —  Borgeaud : Hist, de l'u n i
versité de Genève I I .  —  C hapuisat : La municipalité de 
Genève. [H. F.]

E Y N A R D .  Fam ille genevoise, originaire du Dau- 
phiné, reçue à la bourgeoisie de 
Genève en 1686. — J a q u e s  E ynard , 
a y an t em brassé le p ro testan tism e, 
se fixa à la Baum e-Cornillane (Dau- 
phiné) don t il é ta it châtelain. 
(D ’après une généalogie établie en 
1843 p a r le Collège héraldique de 
France et une h isto ire m anuscrite  de 
la ' fam ille, il é ta it fils d ’ANTOINE 
E ynard  de M onteynard, seigneur 
de la Tour au  C om tat Venaissin, 

m aréchal de cam p e t gentilhom m e de la Chambre 
de Louis X I 11). Le fils de Jaques, A n t o i n e ,  resta  à la 
Baum e, puis se re tira  à  Lyon ; son fils, J a q u e s ,  y de
m eura jusque peu a v an t la révocation de l ’É d it de 
N antes, puis se réfugia à  Genève où il fu t reçu  bour
geois le 6 m ars 1686 et épousa Anne-M adeleine Gre
nus. Sa descendance existe encore. A rm es:  d 'a rg en t au 
lion de gueules, couronné d ’or. (G alifie e t G autier don
nen t de gueules au lion d ’argen t, m ais l ’au tre  v arian te  
a été généralem ent portée.) —  1. J e a n - L o u i s ,  1691- 
1782, fils de Jaques, avoca t distingué. —  2. J a 
q u e s ,  1700-1773, frère du n° 1, p asteu r à  F ranc
fort, puis à  Londres, chargé d ’affaires de la R épu
blique de Genève auprès du roi d ’A ngleterre. — 
3. J a q u e s ,  1772-1847, petit-fils du n° 1, négociant 
à Gênes, re tiré  à  Rolle, s ’occupa de physique et d ’as
tronom ie et joua  un  rôle im p o rtan t dans la Société des 
A rts de Genève. —  Sa fem m e, née Suzanne Châtelain, 
élève du pein tre  genevois P .-L . de la Rive, a laissé des 
aquarelles et des p o rtra its  rem arquables. ■*— 4. J e a n -  
G a b r ie l ,  1775-1863, frère du n" 3, négociant à Gênes, 
conseiller financier de la reine d ’É tru rie  et du grand- 
duc de Toscane ; depuis 1810 fixé à Rolle et Genève 
où il constru isit le Palais E ynard  et l ’A thénée, lieu
tenant-colonel des milices 
genevoises. Il fu t a ttach é  
à P ic te t-de R ochem ont et 
d ’Ivernois, les délégués de 
Genève au  Congrès de 
Vienne 1814, voua enfin 
to u tes ses forces et une 
p a rtie  de sa fo rtune à la 
cause de l ’indépendance 
hellénique. — 5. C h a r l e s ,
1808-1876, fils du n° 3, 
historien, a u te u r de Lac
ques et les Burlamacchi,
Le Chevalier Gnisan, Essai 
sur la vie de Tissot (m éde
cin vaudois), M adame de 
Krüdener. — Voir Galiffe :
Not. gên. I I I .  —  A G S IV.
—  De M ontet : Diction
naire. —  La France protes
tante —  Th. Vernier : Un 
village protestant du Dau- 
phiné. — S K L .  — Baud- 
Bovy : Les Peintres gene
vois I, p. 163. — Nos anciens et leurs œuvres, 1903. — 
Notice biographique sur la vie et les travaux de M- le Che
valier E ynard . —  Notice sur J.-G. Eynard. —  Mulonas : 
Perileptiké Biographia tou Philhellè.nos Elbetou J . G. 
Eynard. — Emil R othpletz : Der Genfer Jean- Gabriel

Jean-Gabriel Eynard.  
D'après un portrait de Firmin  

Massot (coll. MaiÜartj.
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E ynard  als Philhellene (1821- 1829) . —  Le monum ent 
E ynard  et les Hellènes en Suisses. —  A u  Congrès 
de Vienne. Journal de Jea n - Gabriel E yn a rd , publié 
p a r É d o u ard  C hapuisat, t r a d u i t  p a r  Carl Soll : Der 
tanzende Kongress, Tagebuch von Jean - Gabriel E y 
nard. [H. L.]

E Y N I O N ,  J e v a n  a p .  Voir W a l e s ,  Iv o  v o n .  
E Y S I N S  (C. V aud, D. N yon. V. Ü G S). Com. et. 

Vge. E n  1002, Osinco ; en 1211, Oisins. D om aine des 
rois de B ourgogne où R odolphe I I I  re n d it en 1002 un 
ju g em en t ap p ro u v an t la donation  du clos de vigne 
de Bougel au  co uven t de R om ainm ôtier. Le village 
d ép en d a it du  prieuré  de N yon, m ais le couven t de 
B onm ont y  possédait une p a rtie  de la dim e. Une 
chapelle de S a in t - Georges y est m en tionnée  de 
1404 à  1555 ; on y  a co n stru it récem m ent une a u 
tre  église. P a trie  des écrivains Ju s te  e t U rbain  Oli
vier auxquels un  m o n u m en t a  été élevé en 1907. — 
D H V .  [M. R .]

E Y T E L ,  J u l e s ,  1817-1873, d ’une fam ille du W ur
te m b e rg , devenue bourgeoise de V evey en 1835. 
A vocat, l ’un  des chefs du p a rti rad ical vaudois, 
dép u té  à  la  D iète fédérale de 1845 à 1847, capi
ta ine  d ’une com pagnie qui c o m b a ttit  à B ertigny  près 
de F rib o u rg  le 13 novem bre 1847, s ’allia en 1861 
avec le dépu té  libéral Cérésole pour renverser le 
rég im e rad ical agrarien . Conseiller d ’É ta t  e t conseil-

F A B A R I A ,  C o n r a d u s  d e .  Moine et p rê tre  de l ’é
glise de S a in t O th m ar à Sain t-G all dans la prem ière 
m oitié du X I I I e s. ; il écriv it du  tem ps de l ’abbé K on
rad  von B ussnang (1226-1239) la 6e su ite  des Casus 
sancti Galli, où il chercha à m ettre  en relief la  person
na lité  de cet abbé e t à  le p lacer au-dessus de to u te s  les 
c ritiques possibles. Le sens du m ot F a b a ria  (Pfäfers?) 
est in ce rta in . —  M V G  X V II, In tro d u c tio n , p . X V II- 
LV. — W yss : Historiographie, p . 67. [Bt.]

F A B A R I U M .  Voir P f æ f e r s .
F A B E R ,  F é l i x .  Voir S c h m i d  (Zurich).
F A B E R ,  J o h a n n e s  ( L ithopolitanus) , de S tein-sur- 

le-R h in  (?), p réd ica teu r de l ’église du  couvent de 
Sain t-G all, réd igea en 1519 les E pitaph ia  Sangallensia  
du Cod. 613 de la  b ib lio thèque  du  couvent, composées 
en p a rtie  p a r son prédécesseur Lorenz Schab et en 
pa rtie  p a r lui su r les hom m es célèbres de Sain t-G all. 
—  Voir Katalog der S tiftsbibliothek, p. 197. [J. M.]

F A B E R ,  J o h a n n ,  de L eu tk irch , * 1478. Vicaire 
général du  diocèse de C onstance 1518. D ’abord  h u 
m an iste  e t am i de V adian  et de Zwingli, il fu t dès 1521 
u n  adversaire  de la Réform e en A llem agne et en Suisse, 
p a rtic ip a  à  la d ispu te  de Z urich (29 jan v ie r 1523) 
comm e dépu té  de l’évêque de C onstance e t à celle de 
B aden en m ai 1526 ; il chercha à gagner les cantons 
catholiques à  une alliance avec l ’A utriche en 1525. t  
1541 archevêque de Vienne. F ab er fu t avec Eck l ’u n  des 
plus v io lents an tagon istes de la R éform e. —  Voir Ig. 
S tau b  : Johann Faber. —  Realenzyklopädie fü r Theo
logie und Kirche V, 718. [Sen.]

F A B R E ,  L o u is , d ’une fam ille du  Languedoc deve
nue bourgeoise de L ausanne en 1768,' * 30 sep t. 1797, t  28 
ao û t 1871. P asteu r suffragan t à  Concise, Bière, il dev in t 
en 1833 chapela in  de l ’h ô p ita l can to n al, puis en 1838 
p a s teu r à  L ausanne, et conserva ce poste  ju sq u ’à  sa 
m o rt. Il fu t en ou tre  de 1824 à 1834 professeur suffragant 
de théologie h isto rique  à l ’académ ie, professeur t i tu 
la ire  de 1846 à 1854, professeur honoraire  en 1855 et de

nouveau  titu la ire  de 1867 à 1869. A u teu r d ’un  Cours de 
religion chrétienne e t de diverses b rochures. Une ru e  de 
L ausanne p o rte  son nom . —  De M ontet : Dictionnaire.
—  A rchinard  : Notice. —  A. de Loës : Souvenirs sur 
sa vie. [M .R .j

F A B R I ,  F A B R Y .  Form e la tin e  du  nom  de fam ille 
F avre , avec qui elle est em ployée parfois sim ultaném en t 
au  XVe s. ; elle a  été p o rtée  p a r des fam illes de Genève, 
de N euchâtel, du  Valais.

A. C a n to n  de G enève. Sur te rrito ire  genevois vé
cu ren t des F ab ri de Chancy, de la  G rave, de Pérou  (Gex) 
de C hevrier-en V uache, de Belley, de Ju ssy , de la R oche 
(Savoie), de Grilly (Gex). A la fam ille de la R oche a p 
p a r tie n t — A c lh é m a r ,  ou A im ar, p rieur des D om ini
cains à Genève 1357, évêque de B ethléem  1362, évêque 
de S a in t-P au l-T ro is-C hâteaux  1378, v icaire général in  
spiritualibus  de l ’évêque de Genève, Guillaum e F o u r
nier de M arcossey ; évêque de Genève le 12 ju ille t 1385, 
t  à A vignon en 1388. P en d an t son court ép iscopat, 
A dhém ar reconnu t au x  Genevois des droits trè s  é tendus 
et leur en accorda de nouveaux . La ch arte , qui est 
conservée au x  A rchives de l ’É ta t  de Genève, est datée  
de 1387 ; elle a été publiée à m ain tes reprises, la  p re 
m ière fois en 1507, sous le t it re  de L ibertés, franchises, 
im m unités, us et coutum es de la cité de Genève. P o u r 
les Genevois, elle fu t la base de leurs libertés e t les 
achem ina à  l ’indépendance ; elle fixa en tre  au tre s  le 
p a rtag e  de la  ju rid ic tio n  entre l ’évêque e t la  com m u
n au té , à  laquelle a p p a rten a it l ’au to rité  du coucher du 
soleil à  son lever. F ab ri av a it été le confesseur de l ’a n 
tip ap e  Clém ent V II, qui fit de lui un  cardinal en 1388.
—  Archives de Genève : N otes m us. Th. D ufour. — 
M D G . — M I  G. —  Le F o rt : Adhém ar évêque de Genève.
— Ju les V uy : Adhém ar F abri —  Le m êm e : Encore A d 
hémar F abri. —  M ayor : L ’ancienne Genève, 48.

P arm i les au tres familles F abri, celle dite de Grellier 
(Grilly-Gex), é te in te  au  X IX e s., a joué un  rôle in té res
san t dans la  m ag istra tu re . Elle posséda la  seigneurie.

1er aux  É ta ts  1862-1863, conseiller n a tio n a l 1864- 
1872, il c o m b a ttit le p ro je t de revision fédérale de 
1872. —  De M ontet : Dic
tionnaire. [M. R.]

E Z E L K O F E N  ou E T  - 
Z E L K O F E N  (C.Berne, D.
F rau b ru n n en . V. D G S).
Coni, e t Vge. Ezenchoven 
1302 ; E zzikofen  1303, près 
des ferm es des E zzinge .
Selon Ja h n , Chronik, l ’un  
des lieux de p laid  du 
land g rav io ! de B ourgo
gne. L a fam ille von Mes
sen y  possédait des biens 
en 1302. Au X IV e s., le 
couven t de F ra u b ru n n en  
y acq u it la p lu p a rt  des 
d ro its e t des te rres . Sous 
l ’ad m in is tra tio n  berno i
se, il é ta it ra tta c h é  à  la 
ju rid ic tio n  de Zollikofen ; Jules Eytel.
au  sp iritu e l il dépend it D'après une photographie,
to u jo u rs  de la paroisse
bernoise de Messen. —  Un W e r n h e r  v o n  E t z e l k o v e n
é ta it en 1294 du Conseil de B erne. — Voir F R B .  —• 
J .  A m iet : Die Reg. des Klosters F raubrunnen. [L. S.]
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d ’Aire-la-ville. Arm oiries : d ’azur à  la bande d ’or, 
chargée d ’une rose de gueules et accom pagnée de deux 

étoiles d ’or. —• 1. P i e r r e , prem ier 
syndic 1449. — 2. P i e r r e , t  1629, 
syndic 1599 et tous les q u a tre  ans 
de 1606 à 1628, fu t  blessé à  l ’E s
calade ; dépu té  à Berne 1613. — 
3. J e a n , 1580-1639, du conseil des 
D eux-C ents 1626, professeur de 
m athém atiques 1632 ; sav an t en 
m athém atiques, philosophie, ju r is 
p rudence. A publié des ouvrages de 
d ro it e t Logicae peripaleticae corpus, 

1623 ; Cursus physicus , 1625. — 4. P i e r r e , t  1700, 
syndic to u s les q u a tre  ans de 1674 à  sa m ort. —  5. 
O d e t , cap itaine  au  régim ent de Salis en France, t  1712. 
—  Plusieurs au tres m em bres de la famille fu ren t capi
taines au x  services de France e t de Sardaigne.—  Voir 
Gali lie : Not. gén I. —  Arch, de Genève. (C. R.]

B. C an to n  de N e u c h â te l .  Une famille Fabri, bour
geoise de N euchâtel est m entionnée au  X V e s. ; é te in te . 
Une a u tre  v iv a it au  V al-de-R uz à la m êm e époque. A 
une fam ille d ’origine française a p p a rtie n t —  C h r is to 
p h e ,  d it L iberte t, * vers 1509 à Vienne (Da'uphiné), t  
1588. Il com m ença des études de m édecine à  M ontpellier, 
puis adhéra  à la  Réform e et fu t  un  des collaborateurs 
de Farei dans le pays de N euchâtel. Il prêcha dans cette  
ville en 1531, fu t p a steu r de Boudevilliers pen d an t 
quelques mois en 1532-1533 ou 1534, à Genève en 1536, 
puis à  Thonon où il vécu t dix ans. R appelé à  N euchâtel 
en 1546, il y  re s ta  ju sq u ’en 1562, passa dans le Dau- 
phiné et se fixa à Vienne. Lors de la prise de cette  ville 
pa r le duc de N em ours, il fu t fa it p risonnier et relâché 
après trois mois de dé ten tion . P as teu r à Lyon 1564, il 
rev in t à  N euchâtel l ’année su ivan te , à  la m o rt de Farei, 
et ne q u itta  plus cette  ville. A publié  un  Catéchisme en 
1554. —  Biogr. neuch. I. —  France protestante. —  A. P ia 
get : Doc. sur la Réforme I. — La descendance de Fabri 
a donné plusieurs pasteurs au can ton  de N euchâtel, 
et deux m aires de Lignières. — F é l i x , m aire de 1714 à 
1742 environ, et son fils — J e a n - A i m É, qui lui succéda 
ju sq u ’en 1782. —  Le dernier p a steu r de ce nom  —- 
Henri, 1779-1844, p asteu r aux  Ponts-de-M artel et à la 
Sagne, fu t le père de —  PA U L, 1811-1856, capitaine de 
milices, qui jo u a  un  rôle en vue dans les événem ents 
politiques de septem bre 1856. Il fu t u n  des organisa
teu rs  de l ’échaulfourée royaliste  de cette  année et com
m anda  le dé tachem en t de la Sagne dans la prise du 
château  de N euchâtel ; m ais blessé lors de l ’arrivée 
des républicains, il m o u ru t quelques jou rs plus 
ta rd . [L. M.]

G. C an to n  du  V a la is . F a b r i , F a b e r , nom  de famil
le représenté au m oyen âge dans to u t le Valais. A Grône, 
des Fabri possédaient une m aison seigneuriale ; l ’un  
d ’eux, A ntoine, fu t tu é  par les Lavelli p en d an t la 
guerre de Rarogne en 1415. Au X V Ie s. une famille 
noble Fabri h a b ita it Sem brancher ; elle possédait le 
château  voisin d ’É tie r. —  P i e r r e , juge des terres du 
Valais, du Chablais et du Genevois pour le duc de Sa
voie, vidom ne de M onthey vers 1400. — Voir Gre- 
m aud . — R ivaz : Topographie. — R am eau : Châteaux 
du Valais. [Ta.]

F A B R I ,  de Béguins. Voir F a v r e .
F A B R I C A ,  I N.  V o i r  Z e r s c h m i t t e n .
F A B R I C ) ,  von. Fam ille noble de C hiavenna. Un 

Fabric! serv it en 1777-1789 comme prem ier-lieu tenan t 
et cap ita in e  avec le grade de colonel dans le régim ent 
de la garde  suisse en France et reçu t l ’ordre de Sain t- 
Louis. — Voir L L H . — Regimentskai. der Stadt Chur 
1777-1790. [L. J.]

F A B R I CI U S , W i l h e l m , dit H ildanus, * 25 ju in  
1560 à H ilden près de Cologne, D r m ed., m édecin per
sonnel du  m argrave de Bade 1586, m édecin de la ville 
de Berne en 1615. Il dev in t bourgeois de B erne, où il 
m o u ru t le 14 février 1634. Sa biographie, pa r Leporin, 
p a ru t en 1722 à Quedlinburg, et une édition  générale 
de ses œ uvres m édicales, en allem and et la tin , à  F ran c 
fort sur le Mein en 1682. —  L L .  —■ P. Müller : Fabr. 
Hild. [L. s.]

F A B R  IC I U S  IVJONTANUS,  J o h a n n  (Johann

Schm id, de Bergheim  en Alsace), * en au tom ne 1527, 
v in t à Zurich à l ’âge de 7 ans chez son oncle, Leo 
Ju d , et é tud ia  à  Bâle et S trasbourg , puis à M arbourg. 
P rov iseur de l ’école du G rossm ünster 1547, pédagogue 
et professeur in te rne  à celle du F rau m ü n ster 1551, 
bourgeois de la ville. Il succéda à Com ander, comme 
p asteu r à Sain t-M artin  de Coire à Pâques 1557 et de
v in t ainsi, à  l ’âge de 30 ans, chef du synode évangé
lique rh é tiq u e  e t de l ’église du p a y s . Sa correspondance 
avec Bullinger, qui dura  neuf ans et demi, com pte 
environ 600 le ttres . Elle tém oigne d ’une activ ité  in 
tense e t riche en résu lta ts  dans la  propagation  et l ’af
ferm issem ent de la Réform e aux  Grisons et dans les 
pays su jets, dans la lu tte  contre les entreprises des évê
ques T hom as P la n ta  et B eat a  P o rta , ou contre les 
ten ta tiv es  du pape et de Milan d ’opprim er, par l ’en tre 
m ise de leurs am bassadeurs Bianchi et Ricchio, les 
p ro tes tan ts  de la Valteline, du Misox et de Chiavenna, 
etc. In itié  à  la n a tu re  pa r son am i K onrad Gessner et 
pa r des amis com m uns, Fabricius escalada les m o n ta 
gnes grisonnes, et fu t p robablem ent le prem ier à  grav ir 
le C alanda, ad ressan t à  Gessner des re la tions pleines 
d ’in té rê t sur la flore grisonne et les sources m inérales. 
Il a  publié to u te  une série d ’écrits de circonstances en 
la tin  sur des su jets religieux et une élégie sur Guil
laum e Tell, qui est l ’un  des plus anciens écrits consacrés 
à ce personnage, t  de la peste le 5 septem bre 1566. Il 
av a it reçu la bourgeoisie de Zurich en 1551 ou 1552. — 
Voir Schiess : Bullingers Briefwechsel m it den Grau- 
bündnern  I I .  —  Ulrich : Miscellanea T igurina  I I I .  — 
Z T  1904 .—  R iggenbach : Chronicon des Konrad Pelli- 
k a n .— W ulperius : Das lat. Dichter J . F . M . [J.-R. Truog.]

F A B R I C I U S .  Voir SCHMID (G. Zurich) .
F A B R I Q U E S  (LOI  S U R  L E S ) .  Voir INDUSTRIE ET 

C o m m e r c e .
F A B R I T I U S ,  de Lugano, capucin. Un des pères 

fondateurs de la province suisse des capucins ; fu t suc
cessivem ent dé fm iteur à A ltdorf 1584, à Appenzell 
1588, custode et m aître  de la fabrique à  P o rren tru y  
1590. E n 1591, il re n tra  dans la province,de Milan, fu t 
gardien  à Do maso 1594 ; gardien et m aître  de la fab ri
que à Soleure 1597, provincial 1599-1600. De 1600 à  1605 
il séjourna en A llem agne, m ais n ’est plus m entionné 
dans la province Suisse à  p a rtir  de 1606. Un capucin 
du même nom  est m entionné en 1624 à Locarno et 
en 1627 à Lugano. — B orrani : Ticino Sacro. — P. 
A nastasius von Illgau : Beiträge zur Gründungsge
schichte d. schw. K apuzinerprovinz. [C. T.]

F A B U L A ,  L a u r e n z .  Voir M æ r .
F A C C I A ,  F A CC IA TA .  Voir FACIA.
F A C U L T E R I I ,  nom  donné aux m em bres d ’u n  col

lège ou commission fiscale dans l'ancienne pieve de 
L ocam o. Cette comm ission fixait la  q u o te-p a rt d ’im 
p ô t à payer pa r chaque comm une fiscale. — Meyer : 
Die Capitanei von Locamo. [C.. T.]

F Æ D E R L I .  Voir F e d e r l i .
FÆDI VI 1N GE R, J o h a n n  ( t  1586), * à T houne, 

d ev in t vers 1534 pasteu r à Rüderswil, en 1547 à 
Laupersw il, en 1556 diacre et 1566 p asteu r de la col
légiale de Berne, doyen en 1575. Il fit preuve de beau
coup de to lérance envers les théologiens suspects 
d ’hérésie. C ontrairem ent à  son collègue, A braham  
M usculus, il se prononça pour l ’emploi de l ’hostie  à la 
Sainte Cène, et d u t répondre d ’un  m anifeste am ical en 
faveur du polém iste lu thérien  M. Flaccius ; ces fa its le 
d é tachèren t de ses confrères, a rden ts zw ingliens. Sa 
présence au synode de 1581 m ontre  q u ’il conserva cons
tam m en t une certaine indépendance vis-à-vis de l ’a u to 
rité  civile. Sa riche collection de livres fu t la base de 
la fu ture bibliothèque de la ville. Son legs de 5000 1b. 
destiné à  une bourse en faveur des é tu d ian ts  en th éo 
logie, existe encore. — S B B  V. [E. lì.]

F Æ H  (à  l ’origine F a  Y ) .  Fam ille du d is tric t de C aster 
(Saint-Gatl) ; un  ram eau  acquit au X IX e s. la b o u r
geoisie de W alenstad t et de Bâle. Prem ières armoiries 

-connues : d ’or à  u n  F la tin  d ’argent som m é d ’une croix 
du même ; actuellem ent : d 'azu r à  un cor de berger d 'o r 
accom pagné de tro is étoiles du mêm e. La famille est 
m entionnée à  Rieden 1487, K altb ru n n  1520, Renken 
1600 et Am den 1680. — 1. J o h a n n e s ,  de K a ltb ru n n ,
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ju g e  au  tr ib u n a l 1617, am m ara i 1631, f  1639. —  2. 
F r i d o l i n , de K a ltb ru n n , greffier du tr ib u n a l 1644, 
am m an a  1675, b a n n ere t du pays de G aster, t  1682. —
3. F r a n z - J o s e p h - S e b a s t i a n ,  de K a ltb ru n n , 1813-1873, 
am m an n  com m unal 1847, de d is tric t 1857, im p lan ta  
le tissage de soie à S te inenbrücke  en 1868. —  4. F r a n z ,  
fils du n° 3, 1843-1923, am m an n  com m unal 1873- 
1909, p résid en t du tr ib u n a l de d is tric t 1894. —  5. 
P . J a k o b ,  jésu ite , d ’A m den, * 17 ju in  1842, p réfe t 
général de l ’in s t itu t  Stella  M atu tin a  à  Feldkirch  1879, 
rec teu r 1882 ; réd ac teu r en chef des Stimmen, von M aria  
Laach 1885, régen t du  sém inaire episcopal de Porto  
Alegre (Brésil) 1891, supérieur de la m ission jésu ite  
allem ande de la province de Rio G rande do Sul 1900, 
t  15 ju ille t 1902. —  6. A do lf ,  de K a ltb ru n n , * 28 m ars 
1859 à R agaz, p rê tre  1882, curé à Speicher 1885, b iblio
théca ire  du couvent de Saint-G all 1892, p ré la t dom esti
que du pape. P résid en t de l ’U nion des jeunes gens, p ré 
siden t diocésain 1903-1910, réd ac teu r de son organe : 
Z u k u n ft.  Il fit œ uvre de ch arité  sociale e t enseigna à 
l ’académ ie de com m erce de Sain t-G all. F o n d a teu r en 
1911 du  m usée de l ’in dustrie  tex tile  et de la  dentelle  
au  collège S t. A nton à Appenzell. P arm i ses tra v a u x  
d ’h isto ire  de l ’a r t,  m entionnons : Das M adonnen-Ideal 
in  der ältesten deutschen K u n st  ; Grundriss der Gesch. 
der bildenden K ünste  ; Die Cathédrale in  S t. Gallen 
und die S tiftsb ib l. ; Baugesch. der S tiftsb ib i. ; K unst- 
histor. W anderungen durch Katalonien  ; Beitr. zur  
Gesch. der Handstickerei von A ppenzell I .-B h . ; Die 
Spitze, eine Blüte der Renaissance  ; Die Sam m lung  
lk lé , Beitr. zur E ntw icklungs gesch. der Spitze. — Ses 
livres populaires : Der Weg zum  Glück ; Leitsterne f. d. 
gläubige Volk (2 vol., dans lesquels F äh  rassem ble les 
écrits de F ran z -X av e r W etzel) ; Gelobt sei Jesus Chris
tus, te n d e n t à  populariser l ’a r t. F äh  est aussi l ’éd iteur 
des serm ons de l ’évêquc A. Egger. —  7. J o h a n n ,  de 
K a ltb ru n n , * 29 jan v ie r  1883, secrétaire  com m unal, 
a u te u r  de divers tra v a u x  d ’histo ire locale. —  Voir 
Jo h a n n  F äh  : Die M eier und  A m m änner des S tifts  
E insiedeln  im  Hofe K altbrunnen  dans A H S  1918. —  
Le m êm e : Die grundwirtschaftl. E n tw icklung  der Gem. 
K altbrunn . —  K K Z  1878, p. 91. —  St. Galler Nbl. 
1903, p. 50 ; 1924, p. 53. —  Stim m en aus M aria Laach 
L X II I ,  p. 129. —  H ardung  : Literaturkalender. —  D SC. 
—- [J. M.] —  8. F r a n z ,  de W alen stad t, * 21 jan v . 1857, 
f  11 m ai 1907, à  Bàie, in s titu te u r  et h istorien , b o u r
geois d ’honneur de W alen stad t et de Bâle. D ’abord  
in s titu te u r  p rim aire, puis m aître  secondaire e t inspec
te u r  scolaire à  Bâle, il ren d it de grands services en m a 
tiè re  d ’école et de b ienfaisance à Bâle. Ses publications 
h isto riques concernent l ’affaire de K lus, la Com. de 
W alen stad t, le pays de Sargans, etc. —  St. Galler Nbl 
1908, p . 39. —  B J  1910, p . 272-278. [ B t . ]

F Æ L L A N D E N  (G. Zurich, D. U ster. V. D G S). P a 
roisse e t Com. Arm oiries : d ’or au 
lion de gueules à la queue en p lu 
mes de paon au  n a tu re l. S ta tion  
lacustre  au R ie tp la tz  (Greifensee) ; 
trouvailles de l ’âge du bronze, de 
m onnaies et d ’au tres  ob jets de l ’é
poque rom aine. Fenichlanda, 820 ; 
Feniclanda, 926 ; Fenchlanda, 946 ; 
Vallando, 952 ; Vellanden, 1260 =  
endro it p lan té  de m illet. Le village 
a u ra it eu ses p ropres seigneurs au 

m oyen âge, m ais ceux-ci s ’ap p au v riren t, dev inren t 
paysans et p riren t le nom  de E ppli, Æ ppli (voir l 'a r t .  
Æ p p l i ) .  Un ch âteau  a u ra it existé  au  N ord de Pfaff- 
hausen . Selon un  acte  de l ’em pereur O thon-le-G rand, 
de 952, le chap itre  des chanoines du G rossm ünster de 
Zurich possédait la te rre  et les gens de Fällanden , la 
dîm e et le dro it de pa tro n ag e . La ville de Z urich acq u it 
les d ro its de souveraineté  en 1420 ; elle a ttr ib u a  le 
village à son bailliage de Greifensee. —  De bonne heure 
ex is ta  une chapelle à  Fällanden , au x  besoins de la 
quelle d evait pourvo ir le curé du  G rossm ünster. Les 
M üllner de Z urich d é tin ren t p en d an t long tem ps la 
charge d ’in te n d a n t en fief du F rau m ü n ste r. Avec la 
R éform e, la collation des bénéfices passa à  Zurich. 
L ’église fu t édifiée au  X V e s. A fin m ai et dans les p re 

m iers jou rs  de ju in  1799, le gros des troupes au trich ien 
nes passa  p a r F ä llanden  se re n d an t à W itikon  ; les 
Russes et les F rançais trav e rsè ren t le village en sep 
tem b re . F ä llanden  a p p a r tin t  de 1798 à 1814 au  d is tric t 
d ’U ster, puis ju sq u ’en 1830 au  bailliage de G reifensee. 
Population : 1736, 576 hab . ; 1836, 851 ; 1900, 696. — 
M em . T ig . [G, S tr ick le r .]

F Æ L M  IS.  Voir F œ l m i s .
F Æ N N E R .  Voir F E N N E R .
F Æ S ,  H e n r i ,  * 1878, d ’U n te rk u lm  (Argovie), p ro 

fesseur à la s ta tio n  viticole can tonale  de L ausanne 1903, 
d irec teu r de la s ta tio n  fédérale d ’essais viticoles à 
L ausanne  1920. [M. R.]

F Æ S C H .  Fam ille bourgeoise de B âle depuis 1409, 
originaire p robab lem en t de F ribourg  en B risgau ; re 
présentée  au  Conseil de Bâle dès 1491. Elle fo u rn it 
aux  X V e et X V Ie s. des orfèvres et des tailleu rs de 
pierre, aux  X V IIe e t X V II Ie s. des ju ris te s , dip lom a
tes e t officiers. Arm oiries : d ’or à une m arque de m aison 
de sable. —  1. H e i n r i c h ,  orfèvre à la cour episcopale 
de P o rre n tru y  1463. —  2. R u m a n ,  neveu  du n° 1, 
ta ille u r de pierres du chap itre  ca th ed ra l de Bâle, t r a 
va illa  com m e m aître  m açon à la  cathédrale  de T hann  
en Alsace, t  1533. —  3. P a u l ,  fils du n° 2, ta illeu r de 
pierre  et m aître  m açon de la ville et du chap itre  ca- 
théd ra l de Bâle, t  1524. —  4. H a n s - R u d o l f ,  fils du 
n° 3, 1510-1564, orfèvre, du Conseil, re çu t en 1563 de 
l ’em pereur une le ttre  d ’arm oiries. —  5. R e m i g i u s ,  
fils du n° 4, 1541-1610, dépu té  à  Paris en 1586, bourg 
m estre  1602. —  6. J o i - i a n n - J a k o b ,  fils du n° 5, 1570- 
1652, professeur de d ro it et syndicus  de la ville. —  7. 
J o h a n n - R u d o l f ,  fils du n° 5, 1572-1659, bourgm estre  
avec Jo h an n -R u d o lf W etts te in , habile  d ip lom ate ; 
a ch e ta  la m aison au  P e tersp la tz , fu tu r  fidéicom m is des 
Fäsch . —  8. J o h a n n - J a k o b ,  fils du n° 6, 1610-1648, 
professeur de d ro it. —  9. R e m i g i u s ,  fils du n° 7, 1595- 
1667, professeur de d ro it, g rand  collectionneur et fon
d a teu r du Musée Fäsch, qui fu t réuni aux  collections 
de l ’un iversité  en 1823. —  10. E m a n u e l ,  neveu du 
n° 9, 1646-1693, officier au service de F rance, puis 
du  p rince électeur de Cologne, colonel e t m em bre du 
Conseil des Treize. —  11. C h r i s t o p h ,  frère  du n° 9, 
1611-1683, professeur d ’h isto ire , ad m in is tra teu r du  Mu
sée Fäsch . —  12. B o n i f a c i u s ,  fils du n° 10, 1651- 
1713, professeur de d ro it. —  13. J o h a n n - R u d o l f ,  fils 
du  n° 10, 1680-1762, officier au  service de la  m aison 
de B randebourg , puis de F rance  ; à Bâle colonel de la 
m ilice, bourgm estre  1760. Il fit b â tir  la m aison de cam 
pagne de Maienfels à  P ra tte len . —  14. S e b a s t i a n ,  
fils du n° 11, 1647-1712, professeur de droit e t syndicus 
de la ville, num ism ate  renom m é. —  15. J o h a n n -  
R u d o l f ,  arrière-petit-fils du n° 7, 1680-1749, ingénieur 
des fo rtifica tions et colonel du corps d ’ingénieurs du 
prince électeur de Saxe. —  16. L u c a s ,  1723-1792, of
ficier au  service espagnol, plus ta rd  conseiller à Bale. 
Il reço it en récom pense des services rendus à  l ’É ta t  
l ’u su fru it du  ch âteau  de R am stein  (B âle-C am pagne). 
—  17. J o h a n n - L u d w i g ,  1739-1778, p o rtra itis te  et ca
rica tu ris te , vécu t à Paris, surnom m é le peintre à six  
fra n c s .—  18. J o s e p h , 1763-1839, fils de F ranz, cap i
ta in e  au  service français en Corse, et de la veuve R a 
m olino, g ra n d ’m ère de N apoléon I er. A rchidiacre 1791, 
com m issaire des guerres de son neveu B o n ap arte , a rch e
vêque de Lyon 1802, card inal 1803, g ran d  aum ônier 
de F rance  1804. —  19. J o h a n n - R u d o l f ,  1758-1817, 
professeur de d ro it, dernier de sa fam ille qui fu t ad m i
n is tra te u r du  Musée Fäsch. Connaisseur et collection
neur des œ uvres des anciens m aîtres a llem ands. — 
20. E m i l ,  1865-1915, a rch itec te , co n stru isit en tre  a u 
tres le p o n t m oyen sur le R hin  à Bâle et la  gare des
C. F . F ., ainsi que les ponts du R hin  à  R heinfelden et 
L aufenbourg . — Voir W appenbuch Basel. — Jahresb. 
der (E ff. K unstsam m lg. Basel 1908. — Basler Biogra
phien  I I I .  — B J  1917. —  L L . —  [C. Ro.I —  21. A l 
p h o n s e - F r a n ç o i s , fo n d a teu r d ’une branche genevoise, 
bourgeois de Genève 1823, m em bre du Conseil R epré
se n ta tif  1829, juge au T ribunal correctionnel, m aire de 
Ju ssy  1834, juge à la Cour crim inelle 1838, m em bre 
de la C onstituan te  1841, du G rand Conseil 1842. 
Conseiller d ’É ta t  1842-1846. Cette branche possède



FÆ SI FAHNENBUCH 49

le dom aine de La Garà (Jussy), autrefois aux The- 
lusson et celui de V ufflens-le-C hâteau. [C. R.]

F Æ S I .  I. Vieille fam ille de la Com. d 'E m b rach  (Zu
rich), m entionnée vers 1274. Le nom  i 
est un  d im inu tif du suisse allem and 
Fäse, ahd . fesa, épi (S I  I, 1069-
1070). — Habsburg. Urbar. —  B ü r
ger buch. [J. Fm cit.]

I I .  Fam ilie bourgeoise de Z u
rich. Arm oiries ; p a rti d ’or à la 
dem i-fleur de lys d ’azur, et d ’azur 
à  la dem i-gerbe d ’or, m ouvan tes du 
t r a i t  du p a rti. Le nom  ap p ara ît 
déjà au X IV e s. à Zurich. L ’ancêtre 

de la lam m e encore exis tan te  est : —  1. G e o r g , 
d ’E m brach , reçu bourgeois en 1532 pour sa p a r
tic ipation  à la bata ille  de Cappel. — 2. H a n s -
R u d o l f , 1616-1685, fu t longtem ps au service de 
Suède et de France ; douzenier des Cordonniers 
1664, bailli du Val Maggia 1665, d ’Andelflngen 
1671. — 3. H a n s - H e i n r i c h , 1659-1745, pasteu r de 
N iederurnen 1685, H edingen 1704, doyen 1732. A uteur 
d ’écrits de polém ique et de théologie. — 4. J o h a n n - 
H e i n r i c h , 1660-1734, pasteu r d ’A lts ta tten  dans le 
R hein ta l 1690, doyen 1703, diacre au G rossm ünster de 
Zurich 1711, aum ônier m ilitaire  1712. Il publia  entre  
au tres un  ra p p o rt sur les fêtes du jubilé  de la R éfor
m ation  en 1719 et laissa une histoire m ns. de la guerre 
du Toggenbourg. — H aller : Bibliothek. — 5. J o h a n n - 
J a k o b , 1664-1722, m athém atic ien  et astronom e, a 
publié entre  au tres Deliciae astronomicae, et préparé  
p en d an t de nom breuses années le calendrier zuricois.
Il en trep rit la prem ière m ensuration  connue de la h a u 
te u r  du pôle depuis Zurich.— W olf : Biogr. zur Kultur- 
gesch. I. —- 6 .  J oi-i a n n - K o n r a d , petit-fils du n° 5,  
26 avril 1727-6 m ars 1790, géographe et h isto rien , pas
teu r d ’U etikon 1764, de F laach  1776, un  des prem iers 
m em bres de la Société helvétique. Son ouvrage princi
pal est la S ta a ts -u n d  Erdbeschreibung der Eidgenossen
schaft ; il publia  entre  au tres  différents tra v a u x  et a r ti 
cles de revues, don t plusieurs sont consacrés à  l ’histoire 
suisse. A la dem ande de la Société helvétique, il en tre 
p rit en 1770 de con tinuer la publication  de la  chro
nique de Tschudi ; elle est toutefois restée m an u s
crite, ainsi que son histoire de la Thurgovie, 
dont une p a rtie  seulem ent a été publiée en 1883 et 
1884 dans T B  23 et 24. —  Voir Monatliche N ach
richten 1790, 26. —  Bibliothek der Schweiz. Staatskunde  I, 
729. —  H aller : Bibliothek. — A D B . — Z T  1878, 70. —
7. J o h a n n - K a s p a r , fils du n° 6, 1769-1849, professeur 
d ’histo ire, de géographie et d ’é th ique à l ’École d ’a r t  de 
Zurich 1791 ; dans la suite greffier du T ribunal cantonal.
Il publia  entre  au tres un m anuel de géographie suisse, et 
éd ita  la Bibliothek der Schweiz. Staatskunde, Erdbeschrei
bung und Literatur. —  8. J o h a n n - K a s p a r , petit-fils du 
n" 7, * 28 jan v ie r 1795, volontaire dans l ’arm ée suisse 
en 1814, se d istingua comme lieu ten an t en 1815. Il p rit 
du service dans l ’arm ée russe, pa rtic ip a  aux  guerres 
contre les Polonais révoltés, dev in t m ajor-général, com 
m an d an t en B essarabie, dans le Caucase 1834, lieu te 
nan t-généra l d ’in fanterie  et com m andant de division en 
Podolie. t  3 aoû t 1848 à B rest-L itow sk. — Voir Neuer 
Nekrolog der Deutschen 1848.—  Schilinsky : D asruss. Heer 
nach 1812 nach Briefen des Generals F äsi (en russe). —
9. J o h a n n - U l r i c h , * 24 décem bre 1796 à Josephsberg  
en Galicie, théologien et philologue classique, professeur 
d ’hébreu au gym nase de Zurich 1823, de langues ancien
nes 1831 ; recteur pen d an t de nom breuses années, 
t  8 m ai 1865. A publié entre  au tres une édition 
d ’Hom ère avec com m entaires.— Voir Nbl. des W aisen
hauses et Programm der Kantonsschule Zurich  1870. — 
A D B . — 10. J o h a n n - K o n r a d , 1796-1870, dessinateur 
et pein tre  cité dans S K L .  —  11. A d o l f , fils du n° 9,
18 octobre 1840-7 février 1914, d irec teur de la banque 
Leu & Cle 1873-1905, m em bre du trib u n a l de commerce 
et du Grand Conseil de la ville de Zurich. — Voir Land- 
m ann : Leu u. Cie. — N Z Z  1914, n° 229. — ZW C hr. 
1914, 76. —  12. R o b e r t ,  * 10 avril 1883, écrivain, p ré 
sident de la Société des écrivains suisses dès 1919. P ro 
fesseur ex traord inaire  de litté ra tu re  allem ande à l ’uni- 
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versité  de Zurich 1922. A publié : Zürcheridylle, Antho- 
logia Helvetica, et, avec E . K orrodi : Das poetische 
Zürich. —  DSC. [C. B.]

F Æ S S L E R .  Fam ille originaire d ’Appenzell, é tablie 
dans le M uotatal (Schwyz). A rm oi
ries: d ’azur à un tonneau  d ’or ac
compagné en chef de tro is étoiles
du même. — I. J o h a n n , d ’A ppen
zell, acquit en 1566 la bourgeoisie 
du canton de Schwyz. — 2. J o h a n n - 
K a s p a r , d ’Iberg, conseiller, f  19 
septem bre 1780 à Schwyz. — 3. D o
m i n i k , m em bre du trib u n a l des Neuf 
1790. — 4. K a r l , capitaine au
service de France, f  1813 à 46

ans, prisonnier à Poloczk (Russie). — 5. F r a n z , de
K altbach , f  17 janv ier 1820, m em bre du trib u n a l des
N euf 1803, du trib u n a l des Sept 1814. Seelenvogl 1818. 
—■ 6. M a t h i a s , d ’E ngiberg, f  22 avril 1831, m em bre 
du double L an d ra t 1824, du trib u n a l des Sept 1826. 
— 7. M i c h a e l , * 1806 à Iberg, juge de paix, député
au Grand Conseil, présiden t de la comm une d ’Iberg  à
plusieurs reprises. — 8. KASPAR, d ’A rth , * 1843, con
seiller 1878, présiden t de com m une d ’A rth  18o0, dé
puté au Grand Conseil e t juge can tonal. — L L . —■ 
A S I. — M. D ettling  : Schwyzer Chronik. — F. Det- 
tling  : H ist, geneal. Notizen  (m ns). —  M. D ettling  : 
Gesch. d. Sta tistik  der Gem. Schwyz (mns). [D. A.] 

O s c a r ,  jo u rnaliste , * 10 ju ille t 1863 à R ehetobel, 
m aître  secondaire, puis rédac teu r, de 1885 à 1923, du 
St. Gatter Tagblatt. A uteur de descriptions de voyage, 
d ’essais littéra ires, d ’une Gesch. der D ichtkunst in  
St. Gallen, dans le Centenarbuch de Saint-G all, 1903 ; 
des St. Galler Chroniken dans le St. Galler Nbl. 
1889-1919, de la biographie de J .  D ierauer dans Nbl. 
1921, etc. [Bt.]

F A G I A ,  F A C C I A ,  F A C C I A T A .  Nom donné a u tre 
fois à une circonscription te rrito ria le , em brassan t ordi
na irem ent plusieurs vicinanze. On trouve des fagie, au 
m oyen âge, dans les É ta ts  de Milan e t de Plaisance et 
dans les vallées tessinoises de Elenio et de la Léventine. 
Elenio en possédait tro is : la fagia de subtus ou inferior 
ou de M alvaglia, em brassan t les vicinanze de Mal- 
vaglia, Semione, Ludiano, Dongio, Corzoneso et Leon- 
tica  ; la fagia de medio ou de A quila ou de Ponto  Valen
tino , em brassan t les vicinanze  d ’Aquila, Consiglio, Torre, 
Grum o, L o ttigna  ; la fagia de supra  ou de Alivono 
em brassan t Olivone avec L argarlo, Campo et B uttino . 
Les fagie  de Elenio sont m entionnées déjà en 1200. 
On ne sa it rien de précis sur leurs origines et leurs 
com pétences p rim itives. Elles é ta ien t p robablem ent 
chargées de l ’organisation  du tran sp o rt des m archan
dises et de l ’en tre tien  des rou tes ; il en é ta it ainsi en 
1424. Les fagie de Elenio fu ren t en m êm e tem ps des 
circonscriptions électorales pour la  nom ination  du 
P e tit Conseil ou credencia (chacune nom m ait un procu
reur et q u a tre  credenzieri), et fiscales pour le paiem ent 
du p o d esta t ou recteu r. Sous la dom ination suisse les 
fagie de Elenio gardèren t leurs com pétences électorales ; 
d ’après les s ta tu ts  de 1500 chaque fagia  nom m ait 
tro is m em bres du Conseil de la vallée, qui assistaient le 
bailli dans le gouvernem ent du bailliage.

Les fagie  de la  Léventine sont moins connues : une 
prem ière em brassait Airolo, Quinto et P ra to  ; une 
seconde Faido, Chironico et Chiggiogna ; probablem ent 
une troisièm e em brassait Giornico et la L éventine in 
férieure. — Meyer : Blenio u . Leventina. —• C attaneo : 
I Leponti. — Ducange : Glossarium mediae et infimae  
latinilatis. [G. T.]

F A G O N I U M  (rom anche F a v u g n )  (C. Grisons, D 
Im boden, Cercle Trins). Château qui ex ista it autrefois 
sur le K irchenstein  près de Felsberg. Il é ta it un  fief 
im périal que possédait en 831 un  certain  Meroldus. Au 
X I I e siècle le château  ap p arten a it aux  seigneurs de 
Sagens. On ne sa it rien sur sa disparition . —  B M  1924, 
109. [A. M.]

F A H L W E I D ,  A l i n e .  Voir F e l b e r ,  A l i n e .  
F A H N E N B U C H  ( L i v r e  d e s  D r a p e a u x ) .  Dans 

les guerres de l ’ancienne confédération, les d rapeaux 
conquis fu ren t partagés entre  les Confédérés comme le

Septembre  1924
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re s te  du b u tin . Placés généralem ent dans les églises, 
ces d rap eau x  com m encèrent au  X V IIe s. à souffrir de 
v é tu s té , e t les gouvernem ents de plusieurs can tons les 
liron t rep rodu ire , pa r le dessin e t en couleurs, dans des 
livres appelés Fahnenbücher. De telles collections, d ’une 
va leu r inestim ab le  pour n o tre  connaissance des a n 
ciens d rap eau x , ex is ten t à F ribourg , C laris, Soleure, 
Lucerne (le livre original est au  Musée N ational à  Zurich, 
deux  copies à  L ucerne e t à S tans). Ces Fahnenbücher 
ne ren fe rm en t que peu de d rap eau x  suisses, m ais su r
to u t  des d rap eau x  bourguignons, allem ands et italiens. 
Le dessin est en général fidèle, d ’une  v a leu r a rtis tiq u e  
v a riab le . Le plus beau est celui de C laris. P en d an t 
la guerre  m ondiale l ’é ta t-m a jo r  général a  fa it copier 
dans un nouveau  liv re  de d rapeaux , actuellem en t 
déposé au  Musée N ational, d ’anciens Fahnenbücher et 
les d rap eau x  conservés dans p lusieurs a rsenaux  
et m usées. L ’exem plaire de Berne d a té  de 1883 
à 1 8 8 5 . ID .-L . G.]

F A H R  (C. Argovie, D. B aden, Com. W ürenlos. V. 
D G S ). C ouvent de bénédictines avec église, le seul en-
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Le cou ven t  de Fahr vu  à vol d'oiseau d’après un anc ien  dessin .

core ex is tan t dans le can ton  d 'A rgovie. Le nom  p ro 
v ien t d ’un très ancien passage (en suisse a llem and 
das Fahr, Fähre, S I  I, 886) de la L im m at. Arm oiries : 
à  l ’origine; une b a rque  avec deux ram es ; a u jo u r
d ’hu i : d ’azu r à  deux ram es d ’a rgen t. Le 22 ja n 
vier 1130, L üto ld  von R egensberg donna au  couvent 
d ’E insiedeln sa p roprié té  de F ah r, avec la chapelle, 
m ais à la  condition  d ’y  ériger un couvent de bénédictines 
et de l ’e n tre ten ir. Le d o n a teu r se réserva pour lu i et 
ses successeurs l ’avouerie du fu tu r  couvent. Celle-ci 
passa  en 1306 des R egensberg à B erch to ld  et Jakob  
Schw end, bourgeois de Zurich ; en 1325 à R üdiger 
Manesse ; en 1435 à  K onrad  Meyer von K nonau , dans 
la fam ille de qui elle re s ta  ju sq u ’en 1798. L ’abbé d ’E in 
siedeln é ta it et est encore a u jo u rd ’hu i égalem ent abbé 
de F a h r  ; il désigne parm i ses conventuels un  p révô t 
p o u r ad m in istre r le couvent e t choisit égalem ent la 
supérieure . Vers 1200, F ah r reçu t le pa tro n ag e  de 
l ’église de W einingen. Lors de la R éform ation  les 
religieuses ab an d o n n èren t le couvent, m ais le 18 m ars 
1576, l ’abbé  A dam  H eer y  in sta lla  de nouvelles béné
dictines. L ’A cte de m édia tion  a ttr ib u a  F a h r  au  canton 
d ’Argovie ; le couven t fu t supprim é en 1841, m ais grâce 
à l ’in tercession  de la D iète, ré tab li en 1843. Il a été 
reco n stru it en 1659-1666 ; la p révô té  en 1730-1734 ; 
l ’église en 1743-1746. E n 1906, on y  découvrit des pein
tu res  m urales.

U ne fam ille de m in isté riau x  des Regensberg p r it  le 
nom  de F ah r (von Var) ; elle est citée de 1283 à  1384.

Voir R ingholz : Gesch. des Klosters E insiedeln .—  Gesch. 
des Klosters Fahr  (m ns. à  la B ibi, du  couvent d ’E insie
deln). —  A ktenstücke zur Beleuchtung des Verhältnisses 
des Stiftes E . zum  Kloster F . —  A S H  1924, 80. —  N Z Z  
1922, n° 258. —  Merz : Burgen u. W ehrbauten.—  L L . — 
P .A .  K uhn  : Die Klosterkirche von Fahr. [H. Tr.]

F A H R L Æ N D E R .  Fam ille  argovienne, originaire

d ’E U enheim  (Bade). — 1 .S e b a s t ia n ,  D r m ed., *1768 
à  E tten h eim , m édecin de la  ville de W aldshu t dès 1792, 
se voua  à la po litique, acq u it la  bourgeoisie des com m u
nes de M ünchwilen et Œ schgen dans le F rick ta l, et se 
ren d it à Berne avec son frère, où il gagna la  confiance 
du gouvernem ent helvétique et de l ’am bassadeur fran 
çais V erninac. D ’en ten te  avec lui, il se chargea, en ja n 
vier 1802 à Rheinfelden, de l ’adm in istra tio n  du F rick 
ta l en vue d ’en faire un can ton  au tonom e sous le p ro
te c to ra t français. Il prononça la  dissolution des a u to 
rités au trich iennes et dans 
une proc lam ation  déclara 
le F rick ta l libre et indé
p e n d an t. Une D iète se 
p rononça pour une consti
tu tio n  cantonale  p laçan t 
le F rick ta l sous la dépen
dance du gouvernem ent 
cen tra l he lvétique. Mais 
F ah rlän d e r fu t vio lem 
m en t pris à p a rtie  comme 
p réfe t e t p résiden t de la 
Cham bre d ’ad m in istra 
tion , ses ennem is le firent 
tom ber et em prisonner.
L ’appu i de la F rance  le 
rem it au pouvoir. Chassé 
une seconde fois, il fu t 
bann i et exilé du F rick 
ta l  ; il se re n d it à A arau 
où il fu t plus ta rd  m em 
bre du G rand Conseil et 
m o u ru t en 1841. —  Bron- 
ner : K t. Aargau  I I .  — E rn st Zschokke : Gesch. des 
Aargaus  —  2. K a r l - F r a n z - S e b a s t i a n , * 29 février 
1836 à A arau , D r ju r .,  p rocureur général 1872, con
seiller na tio n a l 1873-1876, v ice-président de la Consti
tu an te  argovienne 1884-1885, conseiller d ’É ta t  1885- 
1906, cinq fois lan dam m ann , m em bre du Conseil 
d ’adm in istra tio n  du N ord -E st, lieu tenant-colonel, f  23 
avril 1907. —  3. E u g e n , d ’A arau, * 5 m ars 1844, 
ingénieur, fit des relevés topograph iques dans le canton 
du Tessin, dirigea dès 1874 les tra v a u x  de revision de 
l ’A tlas Siegfried dans divers cantons, com m andan t de 
la 16e b rigade 1888, de la V I I I e division après Pfyffer, du 
I I e corps d ’arm ée 1898-1909. f  24 décem bre 1917. [F. w .]

F A H R N E R . Voir F a r n e r .
F A H R N I, F A R N I (C. Berne, D. Thoune. V. D GS). 

Com. e t Vge de la paroisse de Steffisbourg, don t le nom 
indique l ’em placem ent d ’une fougeraie. E n 1299 le 
couvent de F rau b ru n n en  reçu t les revenus de Varne.

Une vieille fam ille, représentée  à T houne et à Berne 
aux X V e et X V Ie s., a  pris le nom  du village que po r
te n t encore actuellem en t des paysans de la contrée de 
Steffisbourg. —  O t to ,  d ’Eriz, pein tre, 1856-1887, est 
m entionné dans S K L .  —  Voir F R B .  —  Ja h n  : 
Chronik. [ H u b e r . ]

F A H R W A N G E N  (C. Argovie, D. Lenzbourg. V .D  GS).
Com. e t paroisse. A rm oiries : coupé 
d ’or au  lion p assan t de gueules, et 
de gueules. E n 831 Farnowanch  ; en 
893 Farnewanc, fougeraie, de farn — 
fougère. Ce nom  signifie donc pré 
aux  fougères. Le T ägerstein , au 
Gschlägli, est p robab lem ent un  lieu 
de sacrifice p réh isto rique; au N unneli 
on a troué  un  tu m u lu s avec un  to m 
beau p réh isto rique, à G ru b m atten  et 
O berdorf des tom bes além anniques. 

Le Steinm ürli à l ’E st du village é ta it une colonisa
tion  rom aine. Selon le ren tie r des K ibourg, F ahr- 
w angen a p p a rten a it au  bailliage de L enzbourg, selon 
celui des H absbourg  au  bailliage de Villm ergen ; il 
passa à Berne en 1415 et fu t ra tta c h é  au bailliage de 
L enzbourg. Les Hallw il ten a ien t au  X V e s. la h au te  
ju rid ic tio n  sur le « com té » de Fahrw angen , en fief de 
l’A utriche ; la façon dont ils acq u iren t ce d ro it est peu 
claire. Au sp iritue l, Fahrw angen  dépendit ju sq u ’en 1817 
de Seengen et form e depuis une paroisse avec M eister
schw anden. L ’église da te  de 1820. C on tra irem en t à  L L ,
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qui a fa it une confusion avec A arw angcn, Fahrw angen 
ne posséda ni château , ni noblesse locale. — Voir Merz : 
Burgen und W ehrbauten. — Le m êm e : Gemeindewap
pen. [L. S.]

F A H Y  (Ci Berne, D. P o rren tru y . V. D G S). Com. 
et paroisse. Anciennes form es : 1177 , F ayl ; 1349, 
F ahir ; 1 3 7 6 , F ay  ; 1 3 8 9 , F ayhy  ; 1 438 , F ahyt. Le nom 
dérive de fagetum  à  cause des nom breuses forêts de 
hêtres qui l ’env ironnen t. P rem ière m ention  : 1177 ,
dans la confirm ation  des biens du couvent de L anthe-
nans qui y possédait une chapelle. Fahy , qui fa isait p a r 
tie de la m airie de Bure, fu t d é tru it en grande partie  
p en d an t les guerres de Bourgogne. L ’église, constru ite  
en 1 7 8 8 , é ta it une filiale de celle de G randfontaine dont 
elle fu t  détachée en 1802 . Elle est placée sous 
l’invocation  de sa in t Pierre e t de sa in t Pau l. P opu
lation : 1 7 6 4 , 3 90  hab . ; 1818, 536  ; 19 2 0 , 4 8 8 . —  Voir 
T rouillat. — V au trey  : Notices I . — A. D aucourt : Dic
tionnaire. [G. A.]

F A I D O  (all. P f a i d )  (C. Tessin, D .  Léventine. V. 
D G S). Com. et paroisse, chef-lieu de la Léventine.

Faido : maison de 1500. D'après une photographie .

Faedo en 1171 ; Faydo, 1355. Dès le m oyen âge, le 
parlem ent de la Léventine et, o rd inairem ent, le Con
seil de la vallée se réunissaient à Faido ; la ju stice  y 
é ta it adm inistrée. Sous la dom ination  des chanoines de 
Milan, Faido é ta it, avec Giornico, la résidence du podes
ta t .  Lors de la cession de la Léventine à  Uri, Faido devint 
le chef-lieu de la vallée e t le siège des a rb itrages en cas de 
conflit . E n 1755, les tro is chefs accusés de la révolte  de 
la vallée fu ren t exécutés près du couvent des capucins 
de Faido. Sous la R épublique helvétique, le village fu t 
un  centre d ’opposition au nouvel ordre de choses e t à 
la dom ination  française. Le 24 avril 1799, un Conseil 
de guerre y fu t constitué pour lu tte r  contre les F ra n 
çais. La com m une eu t beaucoup à souffrir ; le général 
Lecourbe lu i im posa une con tribu tion  de 54 000 lires, 
so lidairem ent avec Q uinto e t Giornico, pour les punir 
du pillage de ses bagages. En 1814, Faido fu t parm i les 
com m unes favorables à la réunion de la Léventine à 
U ri. —  L ’ancienne vicinanza  com prenait Faido, Osco, 
Mairengo et Calpiogna ; elle é ta it divisée en tro is de-

gagne de Osco, Fichengo et Ternolgio e t ap p arten a it 
à la  fagia  de Faido-Ghironico-Chiggiogna.

Au spirituel Faido em brassait Mairengo, où se tro u 
v a it l ’église paroissiale de San Siro, m entionnée déjà 
en 1171, Osco, Calpiogna e t Campello. Mairengo en 
fu t détaché en 1579. Il est possible que, p rim itivem ent, 
Faido a it  été chef-lieu de pieve, avec, cependant, des 
rapports de dépendance à l’égard de B iasca. La question 
n ’est pas encore élucidée. L ’église paroissiale actuelle 
de S a n t’A ndrea, m entionnée au X I I I e s., a été recons
tru ite  après l ’incendie de 1331, comme chapelle, ag ran 
die en 1,567 et après 1830. La chapelle de San B ernar
dino, bâ tie  pa r la famille Varesi, rem onte  à 1459; elle 
a été restaurée ces dernières années. Celle de delle Rive 
a été constru ite  de 1839 à 1841, sur l ’em placem ent d ’une 
chapelle plus ancienne, d é tru ite  en 1837. Le couvent 
des capucins, fondé en 1607, a été achevé en 1612 ; 
p en d an t quelques années, dès 1780, les religieux ouvri
ren t u n  p e tit collège par ordre du gouvernem ent ura- 
nais. La douane de M onte F io ttino , ainsi que la val
lée, con tribuaien t autrefo is, pa r une som m e annuelle, 
à l ’en tre tien  de l ’église du couvent. —  Au po in t de vue 
com m ercial, Faido joua  un  rôle im p o rta n t ; de bonne 
heure déjà, il eu t un  en trep ô t de m archandises et dispo
sait d ’au  m oins 140 chevaux et m ulets pour le tran sp o rt 
des m archandises. L ’im prim erie du G ottardo  fu t dé
tru ite  en 1855, lors du pronunciamento  rad ical. Une des 
prem ières usines électriques du Tessin fu t in sta l
lée à Faido  en 1890. La famille des Varesi b â ti t  une 
tour à  Faido, qui existe encore, bien que m odifiée ; 
d ’après Rigollo, elle fu t l ’ancien pretorio. Un ancien 
hospice, dirigé p robab lem en t par des hum iliés, fu t 
réédifié en 1614 par M artino Varesi ; une p a rtie  de 
ses biens fu t incorporée en 1796 au  sém inaire de 
Pollegio. Hospice de San ta  Croce ouvert en 1918; 
hôpita l de d istric t ouvert en 1923. Le village fu t 
incendié en 1331, lors de la  prem ière descente des 
Confédérés dans la  L éventine. Peste en 1507, 1629 et 
1641. Population : 1567, 50 m énages ; 1824, 504 hab . ; 
1920, 1019. Registres de baptêm es et de m ariages dès 
1600, de décès dès 1667. —  Voir Meyer : Blenio u. 
Leventina. —  M agistretti : Liber notitiae sanctorum eccl. 
Mediol. — BStor. 1881, 1883, 1884.—  P o m etta  : Come 
il Ticino. — D ’Alessandri : A tti di S. Carlo. — Ba- 
roffio : Dell' Invasione francese. —  Baroffio : Storia 
del C. Ticino. — C attaneo : I Leponti. —  Rigollo : 
Scandaglio historico. [C. T r e z z i n i . ]

F A I L L E T T A Z .  Fam ille vaudoise de L ’Isle. — 
E u g è n e ,  * 1873, dépu té  au  G rand Conseil, présiden t 
de la Cham bre vaudoise du comm erce e t de l ’in 
dustrie, fo ndateu r du C om ptoir d ’échantillons de L au
sanne. [M. R.]

F A I L L O U B A Z ,  Fam ille vaudoise d ’Avenches. — 
E r n e s t ,  t  1919, le prem ier av ia teu r vaudois ; fit en 
1912-1913, à l ’âge de 18 ans, les prem iers essais de vol 
à L ausanne et à Avenches. [M. R.]

F A I S C E A U  P A T R I O T I Q U E  ( C E R C L E  D U ) .  
Fondé en avril 1797 pa r un  groupe de révolutionnaires 
genevois avancés, inquiets des progrès de la réaction , il 
devait servir de tra i t  d ’union entre  les différents cercles 
révolutionnaires. Le 15 avril 1798, le résiden t Desportes 
requ it le gouvernem ent genevois de ferm er les cercles 
du Faisceau pa trio tiq u e  e t de la Grille, ce qui fu t 
im m édiatem ent exécuté. [E.-L. B u r n e t . ]

F A I Z A N ,  F A I S A N .  Fam ille de Laconnex (Genève), 
bourgeoise dès le X V Ie s. Arm oiries : d ’azur au faisan 
d ’or. — L o u is , 1725-1801, habile horloger, p résen ta .au  
Conseil en 1769 u n  mém oire sur la nécessité de sou
ten ir l ’horlogerie pa r l ’établissem ent d ’une école de 
m écanique. C’est lui qui ém it l ’idée d ’un groupem ent 
de personnes s ’in té ressan t aux a rts , idée que H .-B. de 
Saussure réalisa. La Société des A rts fondée en 1796 
en est la  su ite  directe. — Voir Sordet : Diet. —  Procès 
v erbaux  de la Soc. des A rts. [C. R.]

F A K E L S T E I N ,  F A L K E N S T E I N  (C.Grisons, D .U n 
ter, L an d q u art, Cercle F ü n f Dörfer). R uine de château  
au-dessus de Igis, don t on connaît peu de chose. Le 
château  é ta it un fief épiscopal en m ains de la famille 
von Vaz ; à l ’ex tinc tion  de celle-ci, en 1338, il passa 
aux com tes de Toggenbourg. L ’ancien nom  é ta it Fai-
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kenstein . A une fam ille de m in isté riau x  des évêques de 
Coire von F a lkenste in , a p p a rtie n t —  U l r i c h , arb itre  
en 1365 clans une sentence su r les dim es de Zizers. En 
1374, il fonda un ann iversa ire  au  couven t de C hurw alden.

Ruines de Fakelstein près de Zizers. D'après une photographie.

—  Du X IV e au X V Ie s. a p p a ra ît une fam ille Pu tg i, 
B utgi, Bogen, qui d é tin t le lief et le ch âteau  de Falken- 
ste in . Elle p r it  le nom  de von Fackelstein  et p o rta  pour 
armoiries, deux  flam beaux posés en pal. — Voir Jeck lin  
dans A H S  1 9 2 2 . [A. M.]

F A L C K ,  F A L K .  Nom  de fam ille des cantons d ’Ar- 
govie, de F ribourg , Saint-G all, Soleure e t Zurich.

A. C a n to n  d ’A r g o v i e .  FALCK, F a l c h .  Fam ille de 
B aden. H a n s ,  bourgeois en 1 4 2 9 . Arm oiries : d ’azur 
à un  fer de lance d ’a rg en t, accom pagné en chef d ’une

étoile d ’or e t en po in te  de trois 
coupeaux  de s in o p ie .— 1. U l r i c h ,  
rem p lit de nom breuses charges com 
m unales ; m em bre du tr ib u n a l 1493- 
•1502, du Conseil 1 5 0 3 . —  2 . H a n s ,  
chanoine de Z urzach 1 5 3 5 . —  3. 
J o h a n n e s ,  tréso rie r 1 5 2 0 , m em bre 
du tr ib u n a l 1 522 , du Conseil 1 5 3 7 . 
— 4 . K a s p a r ,  fils du n° 3 , du Con
seil 1 5 6 7 , p ro p rié ta ire  de VHinder- 
hof, don t il orna les fenêtres, en

1 5 7 3 , de v itra u x  aux  arm oiries des V I I I  can tons. —
5 . C h r i s t o p h ,  chanoine de Z urzach 1 5 9 1 , fo n d a teu r 
d ’une bourse pour é tu d ia n ts , f  1 6 2 5 . —  6 . D i e t r i c h ,  
fils du n° 4, avoyer 1 5 2 0 . t  1 6 3 9 . —  7 . D i e t r i c h ,  fils
du n° 6, secrétaire  de ville 1672 ; m em bre du Conseil
1 6 7 3 . —  8. F r a n z - K a r l ,  du Conseil 1 7 1 2 , avoyer 17 3 2 ,
1 7 3 4 , 1 7 3 6 -1 7 3 8  et dès lors tous les deux ans ju sq u ’en
1 7 5 0 . —  Merz : W appenbuch der Stadt Baden. [H .  Tr.]

B. C a n to n  d e  F r ib o u r g .  Vieille fam ille encore
ex is tan te , qui ém igra p ro b ab lem en t de Payerne  à F ri
bourg  ; elle p r it  aussi au trefo is le nom  français de

Faulcon. A rm oiries  : bandé de sable 
p  et d ’arg en t de 6 pièces. — 1. P i e r r e ,
F bourgeois de F ribourg  1438 , notaire
f 1 4 4 0 , secré ta ire  de la  ville 145 0 - 

1469 . Il fu t aussi chancelier d ’É ta t  
! et secrétaire  du duc Am édée V III  ; 

t  1 4 7 0 . —  2 . B é r a r d  o u  B e r n a r d ,
fils du n° 1 , n o ta ire  et secrétaire
de ville dès 1470 ; t  vers 1 4 7 8 . —
3 . H a n s , fils du n° 2 , com m erçan t, 
greffier du tr ib u n a l, m em bre des 

divers Conseils de la ville de F ribourg , bailli de 
G randson et d ’É challens ; f  1 5 l8 .  —  4 . P ie r r e ,  fils du 
n° 2, fu t l ’élève à Colmar de l ’h u m an iste  M urr. No
ta ire  à F ribourg  1 4 9 2 , du Conseil des D eux-C ents 1493  
et greffier du trib u n a l des Soixante 1 4 9 4 . B annere t, 
greffier du trib u n a l m ilita ire  e t m em bre du Conseil de
guerre  p e n d an t la guerre de Souabe. Il fu t aussi juge
et bailli en plusieurs endro its ; avoyer de M orat 1 5 0 5 - 
1 5 1 0 . Dès cette  époque il rep résen ta  à  diverses reprises I

F ribourg  dans les négociations des Confédérés. Ami 
• in tim e du cardinal Schincr, il eu t la p a r t  la plus 

active  au  procès contre Georges de Supersaxo e t 
François Ars eut, m ais on ne p eu t lui im p u te r la re s
ponsabilité  de l ’exécution de ce dernier. Fidèle à la 
po litique du pape, il p rit p a r t  avec le grade de cap itaine  
à la cam pagne de l ’h iver 1511 ; dans celle de P av ieen  1512, 
sa com pagnie p én étra  la  prem ière dans cette  ville. A 
Litre de d istinc tion , M aximilien Sforza lui donna un 
dom aine en cet endro it. F a lk  résida comm e am b assa
deur en 1512 et 1513 aux  cours du pape Jules I I  et du 
duc de M ilan. Le pape l ’envoya en m ission à Venise. 
C’ëst à  lui que rev ien t le grand  m érite  d ’avoir obtenu 
de la  cour pontificale l ’érection du  ch ap itre  collégial de 
Saint-N icolas à F ribourg . Il fit le pèlerinage de J é ru 
salem  en 1515 avec une com pagnie choisie et en rev in t 
chevalier au p rin tem ps 1516 ; en 1517, il se re n d it auprès 
du roi de France pour sceller le tra ité  de p a ix . De 1516 
à 1519, on le tro u v e  à la  tê te  de to u tes les im p o rtan te s  
affaires de F ribourg  et de la C onfédération. 11 m ouru t 
en m er, de la peste, au  re to u r d ’un  second pèlerinage en 
Terre Sain te, le 6 octobre 1519, et fu t en terré  dans 
l ’église franciscaine de R hodes. Sa b ib lio thèque, re 
trouvée dern ièrem ent, com prenan t 270 écrits, est l ’une 
des plus belles b ib lio thèques d ’h u m an iste  que l ’on a it 
conservées. F a lk  s ’occupa aussi beaucoup des écoles 
de sa ville n a ta le . Son p o rtra it  n ’existe pas, tou tefo is il 
figurerait dans la Danse des M orts de N ikolaus Manuel 
D eutsch. — A D B . — L L .—- J .  Z im m erm ann: P . F alk, 
ein Freiburger Staatsm ann und Heerführer. —  P . A dal
b e rt W agner : P .F a lc k ’s Bibliothek und humanistische

Pierre Falck .  D’après la D a nse  des M o r l s  de Nik . Manuel.

B ildung . —  F G  1905 et 1925. — F A  1897, 1911. — 
A H S  1919, 118. — Dellion : D id .  I, 6. — de Vevey : 
E x-L ib r is .— 5. G a s p a r ,  petit-flls du n° 3, du Conseil 
des Deux Cents 1551-1565, des So ixan te  1565-1571 ; 
f  1571. — 6. P i e r r e ,  fils du n° 5 ; du Conseil de F r i
bourg, bailli de F o n t, chevalier 1620 ; f  1641. —  7. 
P i e r r e ,  fils du n° 6, des D eux-C ents 1633, bailli de 
R ue 1638-1643 ; f  1650. —  8. N i c o l a s ,  frère du n° 7, du 
Conseil, bourgm estre de F ribourg  1655. [P. Ad. W a g n e r .

C. C an to n  de S a ln t-G a ll. I. F a l k , V a l k . Fam ille citée 
à Berneck de 1388 à 1505, à R om anshorn  1398 ; b o u r
geoise de la ville de Saint-G all 1438 et encore au com 
m encem ent du X V Ie s., é tab lie  à S traubenzell en 1588.
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—  1. J o h a n s , am m ann de Berneck 1388-1394, ainsi que
— 2. RuEDi, 1430-1435, e t — 3. H a n s , 1463-1471. —
4. K a r l - A u g u s t , * 1er novem bre 1839, de S traubenzell, 
curé de M ontlingen 1869 d ’où le gouvernem ent le dépla
ça le 30 avril 1875. Malgré l ’émoi de la population , les 
recours au  Conseil fédéral fu ren t vains. Fallt desservit 
comme vicaire la paroisse de Briillisau (Appenzell Rh.- 
In t.) et ne donna sa démission de curé de M ontlingen 
q u ’en 1884, f  16 décem bre 1903 curé de B rüllisau. — 
Voir Göldi : Der H o f Bernang. — UStG  IV, 550 ; V, 864.
—  Arch, du couvent. — F alk, der Heg. Rat in  St. 
Gallen und sein Deplacetierungsversuch. —  Erinnerung  
an das 25 jährige Jub iläum  des ... Carl A u g . F alk. — 
Henne am  R hyn : Gesch. des Kts. S t. Gallen, p. 60. — 
O ierauer : Polit. Gesch. des K ts. St. Gallen 1803-1903, 
p. 129. — St. Galler N bl. 1904, p. 41. [.I. M.]

II. Un ram eau  de la famille de B aden a acquis la
bourgeoisie de Peterzell et W il (Saint-G all) et de 
Lucerne. Arm oiries : d ’azur à la m arque de m aison 
d ’a rgen t accom pagnée d ’une étoile à six rais, d ’or, en 
chef et de tro is coupeaux de sinopie en po in te . — 1. 
J o h a n n e s , bourgeois de B aden 1459, du P e tit Con
seil, ad m in istra teu r du ren tie r et de l ’hôpita l. —
2. H a n s , secrétaire  de ville de W il 1536. — 3. 
J o h a n n - U l r i c h , am tm ann  à Peterzell 1650, f  1666.
—  4. F r a n z - K a r i ,, fils du n° 3, am tm ann  à Peterzell 
1 670 , f  1726 . —  5 . J o s e p h - F r a n z - K a r l , 1 7 4 7 -1 8 1 0 ,

juge à la Cour d ’appel 
1762, conseiller pala tin  
1767, am tm ann  à P e te r
zell ju sq u ’à  1798, du
Grand Conseil 1803, ac
quit la bourgeoisie de Wil. 
—  6.  J o s e p h - F r a n z - K a r l , 
1765-1799, fils du n° 5, 
conseiller p a la tin  à Wil. — 
7 P e t e r - A lo i s ,  fils du 
n" 5, * 18 ju ille t 1767, re
gistrator 1794, conseiller 
pala tin  et comm issaire 
des fiefs 1796, m em bre du 
Sénat helvétique 1798, 
sous-préfet à  Lucerne le 
15 sept. 1800, déposé 
par les fédéralistes le 23 
sep tem bre 1802. Il reçut 

la bourgeoisie d ’honneur 
de la ville de Lucerne en 
1803. Greffier du P e tit 
Conseil du canton de 
Saint-G all 1803, juge à  la 

Cour d ’appel 1803, conseiller d ’É ta t  de 1808 à  sa m ort, 
11 aoû t 1851. Il fu t avec Dudli et Schaffhauser l ’hom m e 
de confiance des catholiques qui trav a illè ren t en 1814 au 
ré tablissem ent du couvent de Saint-G all ; dans ce bu t, 
il publia  sous l'an o n y m a t : Das S tift S t. Gallen im  neuer
standenen Kt. St. Gallen. Au Conseil d ’adm in istra tion , il 
proposa en 1817 que 1’Ordinariat de Saint-G all fû t tra n s 
form é en évêché, et lorsque la re s tau ra tio n  du couvent 
p a ru t im possible p a r cette  voie, il fut, avec Dom. Gmür, 
le négociateur de la création  du double évêché de Coire- 
Saint-G all. Dans la C onstituan te  de 1831, il o b tin t avec 
G m ür et Schaffhauser le m ain tien  de l ’autonom ie des 
deux églises du pays ; il rend it possible pa r une m otion 
le re je t de la loi sur les dro its de l ’É ta t  en affaires ecclé
siastiques dans la v o ta tio n  populaire du 16 janv ier 
1835. Le p a rti conservateur du can ton  de Saint-G all fut 
fondé lors de l ’ag ita tion  causée pa r cette  affaire. Fallt 
représen ta  le poin t de vue ecclésiastique dans les lu tte s  
pour la sécularisation du couvent de Pfäfers et la sup
pression du double évêché. Il a laissé de précieuses n o ti
ces sur les événem ents des années 1793-1825 dans son 
can ton . — Catalogue de la b ib lio thèque du couvent. — 
Neuer Nekrolog der Deutschen 1851, p. 1097. — (Esch : 
Regierungsrat P . A . F . —  A ierauer : Pol. Gesch. des 
Kts. St. Gallen 1803-1903. —  B aum gartner : Gesch. des 
Kts. St. Gallen I - I I I .  — 8. J o h a n n - J o s e f - A n t o n , fils 
du n" 5, D r m ed., 1774-1837, connu par ses propositions 
dém ocratiques lors' des troubles constitu tionnels de 
1814. — B aum gartner I I I ,  p. 321. — 9. L u d w i g  Falck-

Crivelli, petit-fils du n° 7, 1838-1905, consul b ritann ique  
à Lucerne, banquier, d irecteur du Crédit suisse ; il 
con tribua  à in trodu ire  la nav igation  sur le lac des 
Q uatre-C antons ainsi q u ’à la construction  des lignes 
du Rigi, du P ila te  et de S tansstad-E ngelberg . — St. 
Galler N bl. 1906, p. 51. [j. M.]

D. C a n to  1 de S o leu re . Fam ille étein te de la ville de 
Soleure. — C l e m e n s ,  ta illeu r, venu du canton de Zurich, 
d ev in t bourgeois en 1523, et U r s  grand conseiller 
1563-1575. —  Bestallungsbuch. [v. v.]

E . C a n to n  de Z u ric h . Ancienne famille de paysans à 
Zollikon m entionnée d ’abord  de 1519 à 1547. P lu
sieurs de ses m em bres fu ren t ju rés . La famille s ’é tab lit 
à H errliberg  en 1751. — Nüesch et B ruppacher : Das 
alte Zollikon. — M entionnée à Griiningen en 1504. [H. Br.]

F A L C O  ( F a l c o n i s ,  F a r c o n i s ) .  Fam ille du Valais, 
qui ten a it des fiefs épiscopaux à B inn au X II I  6 s. — 
P e t e r ,  curé d ’Ernen 1302-1322, chanoine de la cathé
drale de Sion 1309-1333, percep teu r de la dîme pa
pale dans le H aut-V alais 1322. — B iV G  I I .  —  Gre- 
m aud. — Arch. Valére. [D. I.j

F A L C O N E ,  G iov .- A n g e l o ,  dessinateur et arch i
tecte, t  à  Gênes en 1657. D ’après A L B K ,  il serait 
L om bard ; selon Oldejli, il est Tessinois. E n 1650 il 
comm ença le palais Durazzo, a u jo u rd ’hui palais royal, 
à Gênes et le th éâ tre  del Falcone, term iné après sa m ort 
par P ier Francesco Cantone et Carlo F o n ta n a .— B e r 
n a r d o ,  scu lp teur, de Bissone, con tra irem ent au S K L  
qui le dit Ita lien . Il a laissé de nom breuses sta tu es dans 
les églises de Venise (SS. Je a n  et Paul, église des Scalzi, 
des F rari etc.) e t de Parm e (Sa in t-Jean  Évangéliste). 
En 1682. il trav a illa it à  qu a tre  s ta tu es pour l ’église de 
S an ta  G iustina à Padoue, et en 1694 à  la s ta tu e  colossale 
de sa in t Charles Borrom ée à A rona. On lui a ttrib u e  
aussi divers trav a u x  dans des églises de Rovigo. — 
Oldelli : D izionario. —  Vegezzi : Esposizione storica. — 
Franscini : La Svizzera italiana. — BStor. 1899. — 
A L B K . — S K L .  [C.T.J

F A L C O N N E T  DE P A L É Z I E U X .  Voir PALÉZIEUX.  
F A L C O N  N E T ,  F A L C O N E T .  Ancienne famille fri- 

bourgeoise, encore ex is tan te , originaire de Vuisternens- 
en-Ogozoù elle est déjà m entionnée au début du X V Ie s. 
(1507). —  Voir Archives d ’É ta t  F ribourg  : Grosses de 
P o n t-F arv ag n y . [G. Cx.]

F A L E R A ,  A n d r e a s  v o n ,  originaire du ham eau de 
C lavaniev, dépendant de D isentis (selon L L , la famille 
v iendra it de Fellers, en rom anche Fallerà) ; abbé du 
couvent de D isentis 1512-1528. Sous son adm in istration , 
le couvent brûle pour la seconde fois en 1514. Le nom 
de Falera est en tê te  des actes concernant le renouvel
lem ent de la H au te  Ligue à Ilanz le 23 sept. 1524.—  Voir 
Schuhm acher : A lbum  Deserlinense, p. 26. [L. J.]

F A LK .  Voir FALCK.
F A L K E ,  K o n r a d .  Voir F r e y ,  K a r l .
F A L K E I S E N .  Voir F a l k e y s e n .
F A L K E N B E R G .  Voir MONTFAUCON. 
F A L K E N S T E I N  (C., D. et Com. Saint-G all.V .D  GS). 

Ancien château  non loin de la M artinsbrücke, dont 
il n ’existe a u jo u rd ’hui que quelques ruines. Les sei
gneurs de F alkenste in , m in istériaux  et m aréchaux des 
abbés de Saint-G all, m entionnés de 1193 à  1280, ne 
po rta ien t su r leur sceau q u ’un cim ier et deux serres de 
griffon. A leur ex tinction , le château  passa en d ’au tres 
m ains, fu t racheté  pa r l ’abbaye et rem is par elle occa
sionnellem ent en fief ou en hypothèque. Il a  probable
m en t été d é tru it dans la guerre d ’A ppenzell.— UStG. 
— B utler : Die Herren von Falkenstein und Grimmen
stein, dans A S G X II  avec bibliographie. [Bt.] 

F A L K E N S T E I N  ( A L T )  (C. Soleure, D. B alstal. 
V. D G S ). Château et ancienne seigneurie. Au début du 
X I I I e s. il ex is ta it deux châteaux  de Falkenstein  ; le 
plus ancien sur une po in te  de rocher près de St. Wolf
gang derrière B alstal, le plus récent sur un  prom ontoire 
rocheux, dans la Cluse. Ce dernier p o rta  en 1274 le nom  
de Falkenstein, en 1325 celui de Neu Falkenstein in  der 
K lus, d ’A lt Falkenstein  en 1376, et dès 1530 de Blauen
stein. —  Voir les a r t. F a l k e n s t e i n  ( n e u ) ,  K l u s ,  
K l u s e r  S c h l o s s  et B l a u e n s t e i n .  [ j .  k . ]

F A L K E N S T E I N  ( N E U )  (C. Soleure, D. B alstal. V. 
DGS). C hateau et ancienne seigneurie qui com prenait

Peter-A lo i s 1 Falk.  
D'après une lithographie rie 

J. Tribelhorn.
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les villages de B aista t, Miimliswil e t Ram isw il, Laupers- 
dorf, Æ derm an n sd o rf et. H erbetsw il. Rile fu t rem ise en 
fief pa r les évêques de. Bâte, avec le lan d g rav ia t du 
B uchsgau. Des landgraves elle passa, à t i t r e  de fief héré- I

Le ch âteau  de N e u  Falkens te in  ver s  1820. D'après une
de F. R eg i .

d ita ire , au x  barons de B echburg. Les prem ières données 
sur F a lkenste in  rem o n ten t au  X IV e s. En 1305, R u 
dolf von W art a v a it  une p a rt du ch âteau  et de la seigneu
rie, q u ’il v en d it à  M arkw art e t H einrich  von Bechburg.
Ce dernier fu t investi en .1314 d ’une p a rtie  de Falken- 
ste in  pa r le com te de N euchâtel ; en 1380, cette  p a r t 
fu t donnée en h y p o th èq u e  p a r  H enm ann  von Bechburg 
à R u tsch m an n  von Bla.uenstein. Le ra ch a t de l ’hyp o 
thèq u e  donna lieu à un  long conflit qui p rit fin en 1402, 
p a r l ’acquisition  des d ro its hypothécaires fa ite  pa r So
lerne. C ette ville en tra  en possession défin itive, en 1417, 
du ch âteau  e t d ’une p a rtie  de la  seigneurie de Falken- 
s te in . L ’a u tre  p a rtie , que possédaient en 1303 R udolf 
von B echburg e t Diebold von H asenburg , passa en d i
verses m ains, et fu t  acquise, en 1420, p a r la ville de 
Soleure. Le ch â teau  de Neu F a lkenste in  près de St. W olf
gang é ta it  une possession des B echburg e t su iv it la des
tinée de la seigneurie. Ju sq u 'a u  m ilieu du X IV e s. il 
é ta it  appelé A lt Falkenste in , m ais, d é tru it  dans le 
trem b lem en t de te rre  de 1356, il fu t reco n stru it e t p rit 
dès lors le nom  de Neu F a lkenste in . A la su ite  de pil
lages comm is p a r H enm ann  von B echburg su r des com 
m erçan ts bâlois, le ch âteau  fu t assiégé et pris p a r le 
landgrave  du B uchsgau et les Bâlois. H . von B ech
b urg  p u t  s ’enfuir, m ais la  garnison fu t exécutée dev an t 
le ch âteau  e t celui-ci b rû lé. Sous la dom ination  de So
leure, le ch â teau  d ev in t la résidence du bailli ; il fu t 
incendié dans la n u it du 1 au  2 ju ille t 1798. — Voir 
Eggenschw iler : Z ur Gesch. der Freiherren von Bech
burg. —  Le m êm e : Territor. E ntw icklung des K ts. Solo
thurn. [J .  K .]

F A L K E N S T E I N .  Fam ilie  noble féodale, don t la 
résidence é ta it au  ch â teau  de A lt F a lkenste in  dans la 
Cluse (Soleure). Arm oiries  : T iercé en fasce de gueules, 
d ’a rg en t et de sable. U lrich  von B echburg  p o r ta it  sur 
son sceau un  faucon posé sur tro is coupeaux, arm es que 
l ’on a ttr ib u a  plus ta rd  à  la seigneurie de F alkenste in . 
(V arian tes : de gueules au  faucon d ’arg en t posé sur 
tro is coupeaux de sinopie ; d an s’ les plus anciens a r 
m oriaux  de Soleure : d ’or au  faucon de sable ou de 
sinopie posé sur Un rocher). L ’ancê tre  de la fam ille est —
1. R u d o l f  I, com te de F a lkenste in , fils de R udolf I 
von B echburg, qui p a ra it en 1201, avec son frère K on- . 
rad , comm e p a tro n  de l ’église de W inau. R . von Fai- j 
kenste in  est cité de 1227 à  1251 e t possédait le land- j 
g ra v ia t du B uchsgau en fief des com tes de F robourg  ; I

il passe pour être  le co n stru c teu r du ch â teau  de F a l
kenstein  dans la  Cluse. Parm i ses fils —  H e i n r i c h  
lui succéda dans le lan d g rav ia t, puis, à la m o rt de celui- 
ci su rvenue en 1274, ce fu t O t t o  ; U l r i c h  dev in t cha

noine à Soleure et B f.r c h t o l d  abbé 
de M urbach. —• 2. R u d o l f  I I , 
petit-fils du n" 1, cité de 1294 à 1332, 
re p rit  aussi en fief le lan d g rav ia t 
du B uchsgau et A lt Falkenste in , 
m ais il les perdit, à la  su ite  d ’une 
m ésalliance. Son fils W ernher, cité 
de 1318 à 1372, fu t créé baron en 
1371 e t épousa A m elya von Göskon, 
d on t le frère Jo h an s, dernier de 
sa fam ille, légua le ch âteau  de 
N iedergöskon à  ses neveux  J o 
hanns et R udolf von Falkenste in .
—  3. H a n s , t  27 octobre 1429, 
chevalier, seigneur de Göskon, 
land g rav e  du Sisgau, tan d is  que 
son fils H a n s - F r i e d r i c h , f  23 ju in  
1426, é ta it landgrave du Buchsgau.
—  4. J o i i a n n - C i i r i s t o p h , f  1568, 
dern ier de sa famille. Il reçu t en 
fief E bringen , fu t gouverneur dans 
l ’A utriche an té rieu re , conseiller 
im périal, cap ita ine  général et bailli 
en Alsace. — F. Eggenschw iler: 
Z ur Geschichte der Freih. von 
Bechburg. —  Merz, dans M G S  I, 
245. [.I. K.]

gravure sur cuivre F A L K E N S T E  IN. Nom de deux
familles é te in tes de Zurich, l ’une 
m entionnée au X IV e s. (Zürcher 

; Steuerb. I), l ’au tre  de P assau, é te in te  au m ilieu du X IX es. 
Arm oiries  de la seconde : de gueules au faucon d 'or, 
accom pagné de deux étoiles du même et en po in te  d ’une 
m arque  de tâcheron  aussi d ’or su rm o n tan t tro is cou
peaux  de s in o p ie .—• 1. S e v e r i n  F alkenste iner, tailleur 
de p ierre, de Passau , bourgeois en 1539. t  1556. —  2. 
P e t e r , 1564-1640, petit-fils du n° 1, serru rier, douze- 
nier des m aréchaux  1596 (du G rand Conseil), g rand 
cellérier du chap itre  du G rossm ünster 1614. — La fa
mille a donné des ecclésiastiques et des orfèvres. — 
Voir K eller-Escher : P rom ptuar. — W irz : Etat. — 
S K L .  [F . H.]

F A L K E N S T E I N ,  GEORG, * 1766 dans le g rand- 
duché de Bade, f  2 avril 1848, in specteu r des forêts du 
can ton  de Soleure 1807-1839, ad m in is tra teu r de l ’é ta 
b lissem ent d ’assurance con tre  l ’incendie 1839-1847. 
C’est lui qui p rép ara  la cession des forêts de l ’É ta t  aux 
com m unes. [J. K.l

F A L K E N S T E I N ,  B e r c h to ld  von,  de la famille 
des barons de Falkenste in  en Forêt-N oire, abbé de 
Saint-G all de 1244 à 1272. E n  cette  qualité , il repoussa 
v icto rieusem ent les a tta q u es  des com tes de Toggen- 
bourg, qui cherchaient à reconquérir W il et le v ieux Tog- 
genbourg ; au  con tra ire  de ses prédécesseurs, il se m it 
du côté de la p ap au té  dans ses lu tte s  con tre  l ’em pire et 
fu t de ce fa it comblé d ’honneurs et faveurs p a r Innocent 

. IV  ; l ’appui de ce dernier lui fu t aussi u tile  dans ses 
nom breux  démêlés e t com bats avec l ’évêque de Cons
tan ce. A la  m o rt du dernier com te de Ivibourg, il ob
t in t  de R odolphe de H absbourg , à qui il av a it ten u  tê te  
résolum ent, la  rétrocession de nom breux  fiefs sa in t-ga l
lois ; p a r la su ite, il fit rendre  au  couvent les châteaux  
de Singenberg, M am ertshofen, G rim m enstein, H agen- 
wil et Neu R avensburg  et assura  les biens conventuels 
dans le R h ein ta l p a r la construction  des châ teau x  de 
H eldsberg, S tä tteb erg , B ernang et B la tten . — Voir 
B ütler : A b t Berchtold von F alkenstein  dans St. Galler 

j N bl. 1894, avec bibliographie. — A la m êm e fam ille de 
la Forê t-N o ire  a p p a rtin t sans doute  B e r c h t o l d  von 
F a lk en ste in , qui chercha en 1329, par des m oyens con
d am nables, à devenir abbé de Saint-G all, m ais fu t rem 
placé en 1330, de m êm e que son concurren t, le p révôt 
U lrich von E nne, pa r u n  a d m in istra teu r désigné pa r 
le pape Je a n  X X II . —  M V G  X V III , p . 345. [st.]

F A L K E Y S E N ,  F A L K E  I S E N .  Fam illes des can
tons de Bâte e t B erne.
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A .  C a n t o n  de B à ie . ( F a l k e y s e n ) .  Fam ilie bourgeoise 
dès 1507, qui ap p a rten a it à la corporation  des forgerons 
e t en tra  en 1566 au P e tit  Conseil. L ’ancêtre  est N i k o 
l a u s , d ’origine inconnue. Arm oiries : d ’azur à  un fau 
con posé sur trois m onts de sinopie, ten a n t un lys d ’or 
en sa serre droite . —  1. T h e o d o r , 1594-1654, en tre 
preneur et in ten d an t des bâ tim en ts . —  2. T h e o d o r , 
fils du n° 1, 1630-1671, im prim eur, fu t exécuté pour ré 
bellion e t h au te  trah ison  à cause de son a tti tu d e  envers 
l ’a u to rité . — 3. P e t e r , fils du n° 1, 1618-1660, D r med. 
et professeur de rhétorique et de m athém atiques. — 
Son petit-fils T h e o d o r , 1686-1782, et le fils de celui-ci 
T h e o d o r  1729-1815, fu ren t pasteurs à Saint-M artin

de Bâle. — 4. H i e r o n y 
m u s , fils de ce dernier 
1758-1838, pasteu r à la 
ca théd ra le  e t au tiste s, 
fonda la b ib lio thèque des 
an tistès. — 5. T h e o d o r , 
frère du n° 4, 1768-1814, 
g rav eu r et p résiden t de 
la Cham bre des orphelins.
— 6 - J o h a n n - J a k o b , 1804- 
1883. descendant du n° 2, 
a rtis te -p e in tre  et conserva
teu r du Musée des Beaux- 
A rts de Bâle de 1865 à 1883.
— Voir A G S L — M .L utz : 
Basler Bürgerbuch. — 
W appenbuch der Stadt 
Basel. — L L . [C. Ro.]

B. c a n t o n  d e  B e r n e .  
Fam ille  é te in te  de la ville 
de Berne. — H e i n r i c h ,  
du G rand Conseil 1517.
— Voir L L . [R. W.] 

F A L K N E R .  Ancienne fam ille bâloise re m o n tan t
selon une vieille chronique fam iliale 
conservée au m usée h isto rique à
H e i n r i c h ,  d ’Ufïholz en Alsace, venu
à Bâle en 1271. Il au ra it b â ti et
adm in istré  le couvent de Klingen-
tal dans le Petit-B âle , t  1282. A r
moiries : d ’azur au faucon essorant 
au  na tu re l, posé sur une branche 
que tie n t une m ain gantée d ’argen t, 
une sonnette  à la p a tte  senestre, 
l ’écu bordé d ’or. Le prem ier m em 

bre connu de la famille est A n d r e a s , frip ier vers 
1453-1454. —  1. U l r i c h , 1466-1551, sellier et vigne
ron, prévôt de la corporation  des vignerons 1509- 
1516, conseiller 1517, Oberstzunftmeister 1519. Il fu t 
déposé plus ta rd  de sa charge pour avoir accepté une 
pension de la France. Parm i ses 15 enfan ts, il fau t nom 
m er —  2 .  H e i n r i c h , 1506-1566, secrétaire  de ville. 
Il fu t anobli, a insi que son frère B eat, p a r  l ’em pereur 
F erd inand  I er, lors de la v isite  de ce dernier à  Bâle en 
1563. — 3. B e a t , frère du n° 2, 1520-1564, prévôt 
et conseiller des vignerons, bailli de M ünchenstein 
1559. —  4. H a n s - H e i n r i c i i , 1592-1661, petit-fils du
n° 2, p révôt des vignerons 1640, Oberstzunftmeister
1655. —  5. E m a n u e l , 1674-1760, petit-fils du n° 4, 
prévôt des vignerons 1713, présiden t du D irectoire 
comm ercial 1714, m em bre du Conseil secret 1716, 
Oberstzunftmeister 1724, bourgm estre 1734. De lui 
descendent tous les Falkner actuels. —  6. R u d o l f , 
1827-1898, forestier à Bienne, géom ètre du cadastre  
à  Bâle 1855, conseiller 1873, plus ta rd  conseiller d ’É ta t 
ju sq u ’au 23 octobre 1894, d irecteur des T rav au x  p u 
blics de la ville. Il donna son nom  à la Falknerstrasse  
à  Bâle. — Voir W .-R . Staehelin  : Basler Adels- und  
W appenbriefe. — W appenbuch Basel. [P. Ro.]

F A L L E N T E R ,  F r a n z ,  p ein tre-verrier à Lucerne, 
p a ra ît  en 1580 comme h a b ita n t, t  vers 1611 (?). Il fu t 
un rep résen tan t distingué du style baroque ta rd if. Son 
œ uvre principale est le g rand  cycle du couvent de 
R a th au sen  (Musée national). —  S K L .  [p. H.]

F A L L E R .  Fam ille d ’origine probab lem en t badoise, 
représentée  dans p lusieurs cantons. —  M a r i a - A l o y s i a ,  
de Ebringen, prieure du couvent de F ah r sur la L im m at

1817. — K inder v. Knobloch : Oberbad. W appenbuch. — 
[L. s . ] —  J o h a n n ,  arch itecte , * 1817 à  Sufers (R hein- 
wald), constru isit le m agnifique p on t de bois sur la gorge 
de Rusein près de D isentis, le K urhaus de Schuls-Ta- 
rasp  et d ’au tres hôtels, f  1874 à Remüs. — S K L . —• 
[ c .  J . ]  —  E m i l ,  1836-1914, m aître  secondaire à  Zofmgue, 
publia  en 1881 un  recueil de poésies : Gescheitlinger 
Dichteralbum. — [Gr.] —  K a r l ,  sculpteur, * 1875 à 
Meggen, bourgeois de Lucerne, cité dans S K L .  [p. H.]  

F A L L E R À .  Voir FELLERS.
F A L L E R A N D ,  de.  Fam ille noble fribourgeoise qui 

acheta  une pa rtie  de la seigneurie de Mézières à la 
famille Favre , de R om ont, et la posséda ju sq u ’en 1514.
— A S H F  IV , 52 ; V, 329. [C,. Cx.] 

Un V a u t h i e r  de Fallerans, qui ap p arten a it peu t-ê tre
à la m êm e fam ille, est m entionné comme prieur du Val- 
de-Travei'S en 1455 et 1464. Cette année-là, il é ta it en 
m êm e tem ps p rieu r de Sain t-G erm ain  dans le diocèse 
de Besançon. — Arch. d ’É ta t  N euchâtel. [L. M.] 

F A L L E T .  Vieille fam ille de Dom bresson (Neuchâtel) 
m entionnée dès le X V e s. A donné —  D a v i d .  1735-1798, 
agronom e, surnom m é le Kleinjogg  neuchàtelois. Il fu t 
le prem ier dans son can ton  à u tiliser la m arne pour 
fertiliser les terres, et pa r son exem ple et ses conseils
il lu tta  contre les préjugés et la rou tine  qui enrayaien t
l ’essor de l ’ag ricu ltu re . Ses com patrio tes finirent par 
lui donner raison. — Biogr. neuch. I. — M a r i u s , 
* 17 d 'c em b re  1876 à Granges, horloger, puis pub li
cist e. A publié entre au tres : Le travail à domicile dans
l ’horlogerie suisse, 1912 ; Die Zeitm essung im  alten Basel, 
dans B Z  1916 ; Gesch. der Uhrmacherkunst in  Basel 
1370-1874, 1917. . [L . M.]

F A L Q U E T ,  P A R Q U E T .  Noms de familles gene
voises au tochtones citées dès le X IV es., 
bourgeoises dès le X V e s. — P e t r e -  
m a n d ,  grand  sau tie r; nom m é en 1527, 
il fu t le prem ier à donner à cette 
charge l ’im portance q u ’elle a eue 
ju sq u ’à la période révolutionnaire. 
Une famille dont on p eu t rem onter 
sûrem ent l ’ascendance est celle de —
1. A i m é , de Pouilly  (Savoie), bourgeois 
de Genève en 1603, dont un descen
d an t — 2. A n d r é , * 1681, du Conseil 

des Deux Cents en 1734, av a it été agrégé à la noblesse de 
l ’empire pour services rendus à  l ’arm ée dès 1703. A rm oi
ries : d ’azur à  la fasce d ’argen t chargée de 3 m ouchetures 
d ’herm ine, accom pagnée en chef d ’un faucon es
so ran t d ’or et, en pointe, d ’une m olette  du m êm e .— 
3. J e a n - L o u i s , petit-fils du n° 2, m em bre du gouver
nem ent provisoire à la R estau ra tion , conseiller et se
crétaire  d ’É ta t  1814, syndic 1817, 1819, prem ier 
syndic 1823, prem ier député à la Diète 1820. Sa des
cendance s ’é tab lit aux É ta ts-U n is et à Berne. — La fa
mille fixée à Corsier et Collonge-Bellerive, reconnue 
genevoise, a donné tro is m em bres du G rand Conseil au 
cours du X IX 0 s. — Voir Galifïe : Not. Gén. I I .  — 
Covelle : L B .  —  H . Deonna : Lettres de noblesse et 
d’armoiries de familles genevoises dans A H S  1917-1919.
— Arch, de Genève-. [C. R.]

F A L S C H E N  ou F A L T S C H E N  (C. Berne, D. F ru ti-
gen, Com. et paroisse R eichenbach. V. D G S ). H am eau 
qui fu t le berceau de la famille noble von Velschen, bour
geoise de Thoune aux X I I I 0 et X IV e s., puis de Berne, 
propriétaire  de biens dans VOberland. —  Voir F B B .  — 
Ja h n  : Chronik. — LL sous F æ l s c h e n  et v o n  V e l 
s c h e n . [H .  Tr.]

F A M E R G Ü .  Nom allem and de VAUMARCUS.  
F A N A S  (C. Grisons, D. U nter L an d q u a rt. V. D G S). 

Com. et paroisse, qui re levait au trefo is, avec Schiers, 
Valzeina et Seewis, du château  de Solavers, près de 
Grüsch, lequel passa à  Friedrich  von Toggenbourg 
après le partage  de l ’héritage des A sperm ont. Dans la 
seigneurie de Solavers se constitua  la hau te  ju rid ic tion  
de Schiers, qui se divisa en 1679 en doux dem i-juridic
tions de Schiers e t de Seewis. Fanas se ra tta c h a  à 
cette  dernière en 1729. Le village fu t incendié en sep
tem bre  1622, ainsi que tous les au tres du P rätigau  
an térieu r, pa r le com te de Sulz qui se vengeait du sou
lèvem ent d ’avril de la m êm e année. Au spirituel, Fanas

Hieronym us Falkeysen.  
D ’après une li thographie
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et Seewis dép en d iren t d ’abord  de Solavers ; ils se sé
p a rè ren t en 1487, chaque com m une posséda alors sa 
propre église. R egistres de bap têm es dès 1715, de m a
riages dès 1716, de décès dès 1717. — Voir A nton 
Mooser : Solavers bei Grüsch (dans B M  1920). —
F. P ieth  : Das alte Seewis, p . 7. [L. J.]

F A N C I O L A ,  B a r t o l o m e o , de L ocam o, 1762-1806, 
avo ca t renom m é, fu t appelé le 13 ju in  1799 à  faire  partie  
du gouvernem en t provisoire de L ocam o e t V alinaggia, 
juge au  tr ib u n a l de L ocam o, dépu té  à la d iète tes- 
sinoise 1801 et 1802. Il co llabora au  Dizionario degli 
uom in i illustri del c. T icino, d ’Oldelli, e t pub lia  en 
1804 les M emorie storiche del santuario del Sasso. — 
Oldelli : D izionario. —  BStor. 1892. [C. T.]

F Ä N G E R .  F am ille  bourgeoise de l ’Obw ald, com 
m une de Schw ändi, paroissienne de Sarnen. C. V a n g  
é ta it vers 1280 possesseur d ’un cham p à Fang . L a fa
mille a  donné 14 m em bres au  tr ib u n a l des Quinze 
de 1536 à 1710, e t v ing t au  Conseil. — J a k o b , cap itaine  
au service de la  H ollande, t  à  Zoug 1865, a publié  
p lusieurs brochures et m ém oires h isto riques. — Voir 
R en tie r et ob itua ire  de Sarnen. —  R. D ürrer : Einheit 
Unterwaldens. —  K iichler : Geneal. Notizen. — Chronik  
von Sarnen. — [Al. T.] — K a r l , de Sarnen, * 1689, p rieu r 
de la chartreu se  d ’Ittin g e n  en T hurgovie, 1736-1760 ; 
il a cc ru t la fo rtu n e , les privilèges e t les d ro its de son 
couvent, e t fit é tab lir  p a r le P . Josephus un  ren tie r des 
biens du m onastère  en 20 volum es in-folio, les prem iers 
basés sur une m en su ra tio n  géom étrique. —  M ülinen : 
Helvetia Sacra. — Arch, can tonales Thurgovie. [S ch .]  

FA N ( C ) K ( H ) U S E R .  Fam illes des can tons de Berne 
et Lucerne. Des fam illes de ce nom  ap p ara issen t dans le 
T yrol et en S ty rie , m ais n ’on t aucun  ra p p o rt avec celles 
de Suisse. A O m aha (N ebraska, U. S. A.) v iv en t aussi 
des F unkhäuser, originaires de Suisse, im m igrés de 
H ollande en 1698.

A. C a n to n  d e  B e r n e .  A ncienne fam ille du H au t- 
E m m en th a l, qui tire  son nom  des diverses ferm es a p 
pelées B ankhaus, dans le F ankh au sg rab en  (Com .Trub), 
et bourgeoise de T rub , L angnau , Eggiw il e t B erthoud . 
H ans zem  Vanghus est m entionné en 1364 (F R B  V III , 
555); u lté rieu rem en t F a n (c )k (h )u se r ,  dès 1680 Fank- 
hauser; Vanghus con tien t le m ot F ang  p robab lem en t 
dans l ’acception  de te rre  enclose ( S I  I, 854-855).

I. Bourgeois de Trub. Q uatre  arm oiries différentes 
so n t connues à p a r tir  de la 
fin du X V I I I e s. —  1. 
F r a n z , * 4 m ai 1822 à 
Berne, t  17 sep tem bre 
1900 à B erne, sous-inspec- 
teu r des fo rêts à In te rla 
ken 1844, in specteu r des 
fo rêts du prem ier a rro n 
dissem ent (In terlaken) 
1847, du 3 e arrond isse
m en t (Berne) 1857, dernier 
in specteu r général des fo
rê ts du  can ton  1860, con
sci v a te u r  des fo rêts du 
M ittelland 1882-1900, ré 
fo rm ateu r du systèm e fo
restie r bernois e t a rd en t 
p ro m o teu r de la fo rm ation  
scientifique des forestiers. 
A publié en tre  au tres : 
Leitfaden f. d. Bannwar- 
lenkurse im  K t. Bern, 
1860 ; A u szu g  aus der 

F orst-S ta tistik  des K ts. Bern, 1867; Die Drahtseil
riese, 1871 ; Gesch. des bern. Forstwesens, 1893. —  Voir 
Schweiz. Zeitschrift f. Forstwesen 51, p. 261. — Central
blatt f. d. ges. Forstw. 27, p. 89. —  2. F r a n z , fils 
du  n° 1, * 20 ju in  1849 à In terlak en , D r phil., in s
p ec teu r fédéral des forêts à  Berne dès 1910, p ré 
cédem m ent ad jo in t à ce poste de 1876 à  1909, m em 
bre  honoraire  de la société des forestiers suisses, réd ac
te u r  de la  Schweiz. Zeitschrift f. Forstwesen 1894-1912, 
D r h . c. de l ’École po ly techn ique fédérale 1923. A uteur 
de Die Bedeutung der Ziegenwirtschaft fü r  d. Schweiz. 
Gebirgsgegenden, 1887 ; Praktische A n le itung  zur
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H olzmassenaufnahme, 1891-1921 ; Leitfaden f. Schweiz. 
Unterförster- u. Bannwartenkurse, 1902-1923 ; Der W al
nussbaum, 1916, etc. —  D SC . —  3. J o h a n n , * 1 0  m ai 
1847 à  Signait, t  17 m ai 1893 à  Berne, professeur 
d ’histo ire n a tu re lle  à  l ’École cantonale  e t au  gym nase 
de la  ville de Berne 1873-1893, p riv a t-d o cen t de bo
tan iq u e  et de zoologie dès 1885, a u te u r  de divers t r a 
v au x  de physiologie bo tan ique  e t d ’un  Leitfaden der 
B otanik. —  Voir Bern. Schulblalt, 1893, p . 444 (avec 
b ibliographie). —  Z Z  1892-1893, p. 395. —  Viertel
jahrsschrift Z . nat. Ges. 1894, p. 374. —  4. G o t t f r i e d ,
* 21 novem bre 1870 à  T rub , m aître  à  l ’école p ra tiq u e  
du M urista lden 1889-1894, à  l ’école p ra tiq u e  et à  l ’école 
norm ale de Schiers 1894-1900, agen t des écoles du 
dim anche bernoises 1900-1921, d irec teur de l ’école n o r
m ale évangélique du M urista lden à B erne dès 1921. 
A u teu r de diverses publications religieuses e t pédago
giques, et d ’un rom an  A m  Himmelbach, 1921. —  DSC. 
— 5. A l f r e d , * 4 novem bre  1890 à  G ysenstein, D r 
phil., jo u rn aliste  et hom m e de le ttre s , a publié entre  
au tres  : Der Chrülzwäg, d ram e en d ialecte bernois, 1917 ; 
des rom ans : Peter der Tor, 1919 ; Der Gotteskranke, 
1921 ; Vorfrühling, 1923 e t M adonna  (3 légendes),
1922. —  D SC.

I I .  Bourgeois de Langnau. — E r n s t , * 2 novem bre 
1868àB erne , D r m ed., dès 1902 m édecin à  l ’asile d ’alié
nés de la W aldau, p riv at-d o cen t de psych iatrie  à  l ’u n i
versité  de Berne dès 1909. A u teu r de : Ueber Wesen und  
Bedeutung der A ffcktic itä t, 1919.

I I I .  Bourgeois de Berthoud  (originaires de T rub) 
A rm oiries:  I. d ’azu r à  une pointe 
arrondie  d ’arg en t, chargée d ’une 
fiòche ou d ’une m arque de m aison, 
su rm o n tan t généralem ent tro is cou- 
peaux  de sinopie, et accom pagnée en 
chef de deux étoiles d ’or (X V I Ie s.) ;
I I .  dès 1700 : d ’azur au chevron 
d ’or (A H S  X I I I ,  84 et X IV , 151). 
R éception de bourgeois à B erthoud  : 
1534, 1590, 1604, 1644. L ’ancê tre  de 
la b ranche  actuelle  e s t — 1. D a v i d ,

1567-1639, bourgeois 1604, bourgm estre  1612-1618 
et 1619-1625. —  2. J a k o b , 1605-1657, fils du n° 1, 
bourgm estre  1642-1647, bailli de Lotzwil 1648-1653, 
de Grasswil 1655-1657, cap itaine  dans la prem ière 
guerre de V illm ergen 1656 ; édifia avec son père le 
luxueux  Grosshaus (1629-1636) et fonda vers 1630 
le com m erce de toilerie B ankhäuser F rères (dès 1891 
Scheitlin  & Cle). E n 1642 il dressa les plans de la 
nouvelle m aison d ’école au  K irchbühl (brûlée en 1865) 
et dessina les sièges sculptés des conseillers à  
l ’église (exécutés de 1645 à  1647). —  Anheisser : 
Altschweizer. B aukunst I, pl. 11. — Bürgerhaus V, 
pl. 28-30, tex te , p. X X X -X X X I. —  Heimatschutz 1913, 
février. —  Berner Woche 1921, p . 66. —  Merz : 
Z u r Gesch. der P farrkirche  u 
in  Burgdorf, dans B B G  
18, p. 141. —  3. S a m u e l ,
1642-1707, fils du n° 2, 
bourgm estre  1682 - 1685, 
bailli de Grasswil 1703- 
1707. —  4. S a m u e l , 1676- 
1745, fils du n° 3, bailli 
de Lotzwil 1713-1718, de 
Grasswil 1720-1725, bourg
m estre  1728-1732. —  5.
J o h a n n e s ,  1666 - 1746, 
petit-fils du n° 2, serv it 
sous Louis X IV  au régi
m en t M anuel en France, 
en Catalogne e t en H ol
lande, en dern ier lieu avec 
le grade d ’aide-m ajor. Il 
ad m in istra  la  ville de Ber
th o u d  comm e b an n ere t de 
1710 à  1743, se d istingua Johannes  Fankhausev .  
en 1712 comm e chef de D’après un portrait a 1 huile, 
ba ta illon  p a r une a tta q u e  a lou '
décisive dans la « bata ille  des buissons » et à V illm er
gen, e t reçu t en récom pense une coupe p ro v en an t

I-’ranz Bankhäuser  fn° 1). 
D'après u n e  photographie.
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de la vaisselle d ’a rgen t de B aden. Elle est ac tuel
lem ent au Musée h isto rique de Berne avec un  au tre  
gobelet que la ville de B erthoud lui donna en 
1713 ; lieu tenant-colonel 1725. Son jou rnal sur la 
deuxièm e guerre de Villm ergen a été publié en 
1788, 1854 et 1899. —  LL. —  S B B  I I I .  — Tage
buch, pubi, pa r R . Ochsenbein 1899. —  Bern. K unst- 
denkm. 1903. — Bernerheim  1905, n° 3. — K. Löw : Die 
Schlacht bei Villmergen 1712. — 6. J o h a n n e s ,  1713-
1779, Ills du n “ 5, bailli de Lotzwil 1753-1759, bannere t 
1762-1779, édifia le D iesbaclierhaus en 1744. — 7. 
J o h a n n e s , 1763-1844, petit-fils du n° 4, p résiden t d e là  
m unicipalité  1799, b annere t 1817-1827. —  8. F r i e d 
r i c h - L u d w i g , 1766-1825, frère du n° 7, m em bre de la 
Cham bre cantonale d ’ad m in istra tion  1798-1800, du 
G rand Conseil 1803-1825. —  9. F r a n z , 1792-1875, 
neveu des n° 7 e t 8, p résiden t de la ville 1842-1846. —
10. R u d o l f - L u d w i g , 1796-1886, frère du n° 9, p asteu r 
à U tzensto rf 1824-1841, à G o tts ta tt  1841-1846. Il 
donna en 1877 tro is v itrau x  du chœ ur de l ’église 
d ’O berburg. —  11. S a m u e l , 1800-1871, D r mod , 
m édecin à B erthoud, p résiden t de la ville 1851-1859. —
12. J o h a n n , 1802-1862, frère du n° 11, te in tu rie r, trouva 
un procédé pour teindre  la toile de fil en d ’au tres cou
leurs que rouge ou bleu. -^-13. M a x , * 6 septem bre 1846 
à G o tts ta tt, fils du n° 10, D r m ed., m édecin à  B erthoud, 
fondateu r en 1885 et conservateur du Musée h istorique 
au château  de B erthoud, p ionnier de l ’hygiène scolaire 
et de la p ro tection  de la n a tu re , m em bre de la com
m ission bernoise pour la conservation  des m onum ents 
h istoriques. A publié : Die Schädelform nach Hinter
hauptslage, 1872 ; Ueber Schulgesundheitspflege, 1880. 
—  Voir /Éschlim ann : Chronik von B urgdorf ; Genea
log. Geschlechtsregister der burgerl. Fam . (m ns). — Och
senbein : A u s dem allen Burgclorf. — Papiers de famille.

B . C a n to n  d e  L u c e r n e  (FA N KHU SER  o u  F r a n k -  
h u s e r ) .  Fam ille é te in te  de Lucerne, m entionnée aux  
XV« et au X V Ie s. — HA N S, d 'E n tleb u ch  (ferme de 
F ankhaus près des bains de Schim berg), devin t 
avec q u a tre  fils bourgeois de Lucerne en 1450. Il c ita  
la ville de Bâle en 1453 devan t le Fehmgericht de W est
phalia pour des créances non recouvrables sur 
des bourgeois bâlois. Le procès fu t a rrê té  pa r son 
fils en 1455. —  Monatrosen 1878, p. 256. — 2. 
P e t e r , fils du n" I , du Grand Conseil 1455, du P e tit 
Conseil 1479, po rte-d rapeau  à  H éricourt 1474, bailli de 
H absbourg 1475, de l ’E ntlebuch  1481, de W illisau 1483, 
de R othenburg  1487, député  à Saint-G all, lors du re
nouvellem ent de l ’alliance de 1487, chef des Lucernois 
dans l ’in te rv en tio n  arm ée à propos de la v iolation du 
couvent de R orschach 1490, dépu té  à la Diète 1481, 
1485-1488, 1490-1492. — H äne : Der Kloslerbruch 
in  Borschach, p. 127. — A S G 1899, p. 168. — Q uatre 
au tres F ankhuser fu ren t du G rand et du P e tit Conseil, 
q u ’ils q u ittè ren t vers 1530 (Réform e ?). Les rap p o rts  
des Fankhuser de Lucerne avec ceux de ï r u b  et de 
B erthoud n ’on t pas encore été établis, m algré les 
papiers de la famille de B erthoud . — Voir L L . — 
A S I. — E x tra its  de la chancellerie lucernoise de
1780. [F. Fankhausec.]

F A O U G  (all. P f a u e n ) (C. Vaud, D.  Avenches. V.
D G S). Com. et paroisse. Fol, 1228 ; Fo, 1290 ; Foz, 
1441. Armoiries : p a r ti  d ’a rgen t et de gueules à un 
paon ro u an t e t à un  hê tre  de l ’un  dans l ’au tre , les deux 
m ouvan t d ’une terrasse  de sinopie. S ta tion  lacustre  et 
rom aine. Au m oyen âge, p ropriété  de l’évêque de L au
sanne, qui y en tre ten a it u n  m ayor. Les gens de Faoug 
é ta ien t tenus de con tribuer aux  fortifications de la 
ville d ’Avenches. En 1491, ils se firent recevoir bour
geois de M orat. Sous le régim e bernois, la famille Druey, 
qui av a it acquis la m ayorie en 1533, la conserva à 
t itre  héréd ita ire  ju sq u ’en 1755, date  où elle vendit ses 
droits au  gouvernem ent. E n  1801, une pétition  d ’h ab i
ta n ts  de Faoug dem anda la réunion de la localité au 
d is tric t de M orat, qui devait revenir à Berne. Un com
b a t y eut lieu le 3 octobre 1802 en tre  les troupes du 
gouvernem ent helvétique et les troupes fédérales ; 
les prem ières fu ren t b a ttu e s  et rejetées du côté de L au
sanne. L ’église de Faoug, dédiée à N otre  Dam e, est 
paroissiale déjà en 1228 ; elle é ta it à la collation de

l ’évêque. P a trie  d ’Henri D ruey, un descendant des a n 
ciens m ayors. — D H V . [ M .  R . ]

F A R B S T E I N , D a v i d - H i r s c h , de Varsovie, * dans 
cette  ville le 12 aoû t 1868, bourgeois de Zurich en 1907, 
Dr. ju r ., av o ca t à  Zurich, m em bre influent du parti 
socialiste, du Conseil général de la ville 1904-1922, 
dép u té  au  G rand Conseil dès 1902, au Conseil n a tio 
na l dès 1922. E n 1919, dans le procès qui se déroula 
d u ra n t q u a tre  sem aines dev an t le trib u n a l m ilitaire  
de Berne au su je t de la grève générale des 11-14 no
vem bre 1918, il fu t le p rincipal défenseur des m em 
bres inculpés du com ité d ’action d ’O lten. A uteur de 
Das Recht der unfreien und der freien Arbeiter, 1896 ; 
Der Z ion ism us und  die Judenfrage, 1898 ; Zwei Reden 
über die Judenfrage, 1909. —  Voir Porträtbilder Z ür
cher. Parlamentarier, 1909. — Der Landesstreikprozess. 
—  25 Jahre Volksrecht 1923. [ E.  H.]

F A R D E L .  Fam ille  valaisanne d ’A yent, où elle est 
connue dès le X IV e s. A donné plusieurs ecclésiastiques, 
en tre  au tres R o m a i n ,  1797-1872, c u r é  d ’A yent, qui fit 
constru ire l’église actuelle, et P i e r r e , 1835-1899, 
curé-doyen de Vex qui lui doit son église. [Ta.]

Fam ille vaudoisc, de M utrux, citée dès 1381. [M. R.] 
F A R E L .  Fam ille originaire de Gap, en D auphiné, 

bourgeoise de Genève en 1 5 3 7 .— G u il la u m e ,  réform a
teu r, 1489-1565. 1. Jeunesse et activité au service de la 
Réforme française ( 1489-1526). * à Gap fils d ’Antoine 
Farei, n o taire  apostolique, Guillaum e Farei a p p a rte 
n a it p a r son père à  une famille bourgeoise, signalée dès 
1366, plus influente d ’ailleurs que fortunée. Dès 1509, 
il é tudie à  Paris, où il enseignera aussi comme régent 
au collège du cardinal LeMoine. A peine gradué, il 
est pourvu  d ’un bénéfice à  Avignon (1517). Farei se 
détache dès 1516 de la foi trad itione lle  sous l ’influence 
de son m aître , l ’hum aniste  et m ystique Le Fèvre d ’É ta - 
ples, comme aussi par l ’é tude des É critu res e t la lecture 
des prem iers écrits de L u th er. N a tu re  fougueuse, esprit 
p ra tiq u e  e t com battit, l ’élève de Le Fèvre av a it des 
convictions n e tte s et fortes, basées sur la Bible, pour 
lesquelles il exposera cent fois sa vie, mais q u ’il v eu t aussi 
faire trio m p h er pa r tous les m oyens. Ni hum aniste , ni 
théologien, ni trad itio n a lis te , comme son m aître , mais 
un  évangéliste pu issan t, un a g ita teu r et chef de parti 
qui, dans la Réform e française, se fera le cham pion de 
la tendance  populaire e t révo lu tionnaire. Sans doute, 
avec Le Fèvre et ses disciples, Farei collabore en a u 
tom ne 1521 à  la te n ta tiv e  de réform e de l ’évêque Bri- 
çonnet dans son diocèse de M eaux. Mais b ien tô t il 
inaugure son activ ité  d ’évangéliste itin é ran t dans le 
D auphiné e t dans sa ville n a ta le , pour se rendre  de là, 
sem ble-t-il, en Guyenne (1522). R entré  à M eaux, il y 
prononce « contre la Vierge et les sa in ts » un  discours, 
après lequel l ’évêque lui re tire  la licence de prêcher 
(avril 1523). Le voici ensuite à Paris, « su b sis tan t ta n t  
q u ’il p eu t », lian t p a rtie  avec les lu thériens les plus dé
cidés. Il se trouve  p eu t-ê tre  à S trasbourg  en ju ille t 1523. 
A la fin de l ’année, il v a  de Lyon se fixer à  Bâle (déc. 
1523-juillet 1524), où d ’au tres évangéliques français 
l ’on t précédé, et où il va subir l ’influence des réform a
teurs suisses. Le préd ican t de Gap, bien accueilli par 
(Ecolam pade, se fa it connaître  en défendant dans la 
dispute  de Bâle (27 février 1524) treize thèses latines, 
prem ière expression de sa pensée. P a r ses le ttres , il est 
en re la tion  avec divers pionniers de la Réform e fran 
çaise, à  laquelle il fourn ira  aussi ses prem iers tra ité s  ou 
pam phlets. Il rencontre  Zwingli à  Zurich, tandis q u ’avec 
W ittem berg  il n ’a que des relations épistolaires. P ar 
contre, avec E rasm e, qui le déteste, Farei a un  conflit 
v iolent et qualifie de B alaam  et de tra ître  le grand 
hum aniste  qui v enait dans son Exomologesis d ’a p 
prouver l ’usage de la confession. In q u ie t de ces démêlés 
avec E rasm e et de la virulence de certaines p rédica
tions. le Conseil de Bâle expulse le bouillant o ra teur. 
Celui-ci, pro tégé pa r le duc de W urtem berg, auquel 
(Ecolam pade l ’a  recom m andé, s ’emploie alors à évan- 
géliser M ontbéliard, q u ’il doit q u itte r  neuf mois plus 
ta rd , à la suite des plaintes et réclam ations des cantons 
catholiques. A S trasbourg , qui sera son centre d ’action 
d ’avril 1525 à octobre 1526, Farei trouve  un im portan t 
foyer de la R éform ation avec des chefs, Bucer surtou t,
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qui p a r ta g en t ses vues. Il échoue sans doute  dans sa te n 
ta tiv e  d ’im p lan te r à  Metz la foi nouvelle (11 ju in  1525). 
Mais S trasb o u rg  com pte un groupe im p o rta n t d ’évan- 
géliques français, que grossissent de n o uveaux  fugi
tifs, p a rm i eux Le Fèvre  e t ses am is. Fare i, qui a  m ain 
te n a n t adhéré  p leinem ent au  zwinglianism e et re je té

to u t réalism e dans la Cène, im pose de plus en plus ses 
vues au x  réfugiés e t évince l ’influence plus lu th é ran i- 
san te  de L am b ert d ’Avignon, ren fo rçan t ainsi l ’esprit 
sac ram en ta ire  au  sein de la R éform e française. Cepen
d a n t S trasbourg , cité do langue germ anique et r a t 
tachée  à l ’em pire, ne convien t pas m ieux que Bàie pour 
agir su r les affaires religieuses de la  F rance. Farei 
pense tro u v er de m eilleurs po in ts d ’appu i dans les con
trées rom andes, une fois q u ’elles seron t réform ées, ou 
dans les vallées vaudoises du  P iém ont. E n au tom ne 
1526,•'il gagne la  Suisse. Bâle lui é ta n t  ferm é, il fa it 
p eu t-ê tre  une p rem ière et très brève ap p aritio n  à 
N euchâtel ; il se dirige en to u t  cas su r B erne et de là sur 
Aigle, possession bernoise, m ais française de langue.

2. Farei, réformateur du pays romand (1527-1538). 
A Aigle (nov. 1526-janv. 1530), le ré fo rm ateu r, en
core seul e t inconnu , déb u te  com m e m aître  d ’école, 
puis p red ican t au  m ilieu de l ’hostilité  générale. Il p a r 
tic ipe  à la  d ispu te  de Berne (6-26 ja n v . 1528), à  la  su ite  
de laquelle  le bailliage fu t réform é de force e t lui-m êm e 
nom m é p asteu r d ’Aigle. É la rg issan t alors son activ ité , 
F are i vise à  ébran ler la puissance épiscopale en sou
lev an t les L ausannois con tre  leur évêque, m ais ses 
tro is visites à  L ausanne (oct.-nov. 1529) n ’on t aucun 
ré su lta t. Il a tta q u e  alors le catholicism e là  où il p eu t 
p énétrer, dans les villes com bourgeoises de Berne ou 
dans les bailliages que les Bernois on t en com m un avec 
F ribourg . Le p as teu r d ’Aiglc gagne donc M orat, troublé  
p a r la  R éform e, puis B ienne qui l ’a déjà  ad o p tée ; de là 
il pousse une po in te  sur la Neuveville et su r N euchâtel 
(fin déc. 1529) où il prêche dans les rues et dans les 
m aisons, pour regagner ensuite  sa paroisse. De M orat 
(jan v . 1530-déc. 1533), Farei évangélise le V ully, puis 
M ontier, T avanncs et la  N euveville. De ju ille t à  la  fin 
de l ’année 1530, il se consacre à la réform e du pays neu- 
châtelo is ; il prêche en ville, dans les localités voisines 
et dans quelques villages du V al-de-R uz ; il renforce le

p a rti évangélique, qui l ’a appelé, suscite des procès, 
échauffe les esprits , en tra îne  la foule de l ’H ôp ita l à  la 
Collégiale, et a tte in t  son b u t p a r la révo lu tion  e t le v o te  
du 4 nov . De M orat, après une vainc te n ta tiv e  à Avenches, 
le ré fo rm ateu r en 1531 pénètre  à Orbe avec des députés 
bernois e t, pour réform er ce bailliage, puis celui de 

G randson, il comm ence 
con tre  l ’opinion publique 
une lu tte  de p lusieurs 
années, difficile et indé
cise, et où la tén ac ité  des 
p red ican ts, sou tenus par 
Berne, n ’au ra  d ’égale que 
l ’obstination  des m oines et 
de la population  aidés par 
F ribourg . E n 1532, après 
le synode de Berne (9-14 
jan v .), les ré fo rm ateu rs 
en trep ren n en t de se ga
gner les Vaudois du P ié
m on t qui leur on t envoyé 
des délégués. E n ju ille t, 
Farei p a r t  avec Saunier 
e t O livétan  pour Cianfo- 
rans, dans le val d ’Angro- 
gne, et il y  expose son 
évangile dans la  prem ière 
assem blée générale des 
Vaudois (12 sep t.). De 
là, a y a n t p robab lem en t 
passé p a r Gap (20 sep t ), 
où ses frères peu après se 
décideron t pour la R éfor
me, il s ’a rrê te  à son re
to u r à Genève, d ’où lui 
et ses com pagnons sont 
chassés le 4 octobre. Mais 
l ’im portance  stra tég ique  
de cette  cité n ’a  po in t 
échappé au ré fo rm ateu r 
qui envoie ses émissaires, 
F rom m ent su rto u t, y t r a 
vailler l’opinion publique 

e t qui profite  des a tta q u es  du  dom inicain F u rb ity  
con tre  Berne pour s ’y fixer lui-m êm e.

A Genève (déc. 1533-avril 1538), Farei est à 
l ’apogée de son activ ité  ré form atrice. Secondé par 
V iret e t sou tenu  des Bernois, il est l ’in fatigable  
ouvrier de la  défaite  du catholicism e, p rêchan t et 
enseignant, d isp u tan t non sans peine avec F u rb ity  
(janv .-févr. 1534), tr io m p h a n t à la d ispu te  décisive 
de R ive (juin 1535), a n im an t son p a rli et la foule 
qui s ’em pare des églises (août 1535), et après la victoire 
défin itive  de la  R éform e (21 m ai 1536), dev en an t le 
guide et conseiller religieux de la cité . L a conquête be r
noise du  P ays de Vaud couronne alors les efforts des 
p réd ican ts. Le rôle de Farci est aussi de prem ier plan 
lors de la d ispu te  de L ausanne (1-7 oct. 1536), d o n t il 
rédige e t défend les thèses. 11 ne con tribue pas m oins à 
la ré fo rm ation  et à  l ’organ isation  des conquêtes be r
noises, d o n t deux de ses fidèles, F ab ry  dans le Clia- 
b lais, V iret à  L ausanne, dev iendront les chefs religieux 
A Genève, cependan t, Farei, qui a  reçu ainsi que scs 
frères le d ro it de bourgeoisie (14 févr. 1537), rencon tre  
de n o uveaux  obstacles, Calvin e t lui on t à d ispu ter 
avec les a n ab ap tis te s  et à com b attre  Caroli, qui les 
accuse d ’arianism e. Mais les deux ré fo rm ateu rs se h eu r
te n t  su r to u t à  Berne, qui en tend  im poser à tous les ré 
form és rom ands ses rite s  et l ’au to rité  du m ag is tra t dans 
le dom aine religieux ; les Conseils e t le peuple de 
Genève, rebu tés par le sérieux m oral et doctrinal des 
ré fo rm ateu rs, les co m b a tten t au lieu de les sou ten ir 
e t, su r leu r refus de donner la Cène, les bann issen t de la 
cité (23 avril 1538).

3. Farei, auxiliaire de Calvin et pasteur de Neuchâtel 
(1538-1565). Le dernier tiers de sa vie, Farei l ’a rem pli 
p a r une tr ip le  tâch e  : lu tte s  au  service de la Réform e cal
v in iste , d irection  e t o rganisation  de la nouvelle Eglise 
neuchâtelo ise, cam pagnes d ’évangélisation . Comme il 
s’est em ployé à  ram ener Calvin à Genève, le p ionnier do

■ 1

Guil laume Farei. D'après un tableau à l ’hu i le  à la Bib liothèque de N euchâtel.
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la R éform e rom ande se subordonne en tièrem ent à  la 
volonté et à la pensée du chef de la Réform e française. 
Farei défend le calvinism e en so u ten an t V iret dans ses 
conflits avec Berne et Calvin dans ses lu tte s  contre lés 
libertins, contre Bolsec ou Scrvet. Il s ’emploie avec 
Calvin à défendre ou à secourir les réform és de France, 
ceux de L ocam o ou les Vaudois de Provence ; avec 
Calvin il répond de S trasbourg  aux dernières a ttaq u es  
de Caroli (1543) ; il trav a ille  à  la cohésion du p ro tes
tan tism e  par ses re la tions avec Toussain à M ontbéliard 
et B laarer à  Bienne ainsi q u ’avec Zurich où il est un  des 
signataires du  Consensus tigurinus  (1549) ; il se rend 
p lusieurs fois auprès des p ro tes ta n ts  d ’Allemagne pour 
les in té resser à la Réform e française et rapprocher 
lu thériens et calvinistes.

P as teu r de N euchâtel, Farei n ’a accepté de l ’être  q u ’à 
la condition  q u ’on in s titu e  une discipline dans cette  
église. Aussi, comm e Calvin ou V iret, se h eu rte -t-il à 
l ’opposition sournoise du gouverneur du com té ou de 
Berne, et, v iolente d ’une p a rtie  de la population . C’est le 
cas su rto u t lors du conflit disciplinaire, provoqué par 
la conduite de M me de R osay et à .propos duquel Farci 
faillit ê tre  chassé de N euchâtel (31 ju ille t 1541-29 jan v . 
1542), puis lo rsqu’il est question de rappeler M arcourt, 
l 'ad v ersa ire  du ré fo rm ateu r (1544). Cette opposition 
vaincue, Farei p eu t organiser l ’église neuchâteloise selon 
les principes calvinistes, lui donner ses ordonnances 
ecclésiastiques (1542, 1553, 1562) ; il a une grande 
p a r t  dans les débuts de ce tte  église et m arque de son 
em prein te  en p a rticu lier la « Classe » des pasteurs , qui 
en sera le corps d irigeant. E nfin , évangéliste a v a n t tou t, 
le p a steu r de N euchâtel n ’abandonne  po in t ses te n ta 
tives de conquêtes, cherchan t à  réform er le L anderon, 
la Franche-C om té, P o rren tru y , et co n trib u an t g rande
m en t à  la réform ation  de Metz (sept. 1542-mars 1543). 
F are i av a it épousé le 20 décem bre 1558 une réfugiée 
française, Marie Torci, dont il eu t un fils, Jean , qui lui 
su rv iv ra  de peu. Lui-m êm e est m o rt à N euchâtel le 
13 septem bre 1565. Farei a été pu issan t su rto u t comme 
o ra teu r populaire. La plum e a été pour lui une arm e 
comm e la parole ; diffus, sans ordonnance, pauvre  d ’i
dées, il n ’est pas écrivain. Il a  laissé, outre une corres
pondance d ’un grand  in té rê t h istorique, une tren ta in e  
d ’écrits, thèses, traités polém iques ou doctrinaux , opus
cules édifiants, parm i lesquels le Sum m aire ou bri'eve 
déclaration et la Mungere et fasson  qui sont les prem iè
res dogm atique populaire et liturg ie  de la Réform e 
française. —  Consulter, ou tre  les œ uvres, lettres et 
vies m anuscrites de Farei, les articles encyclopédiques, 
les biographies populaires pa r K irchhoffer, Schm idt, 
Ju n o d , Goguel, B lackburn, Bevan, et su rto u t IL  H eyer : 
G. Farei, développement de ses idées théologiques. — 
G. de M anteyer : Les Farei, les Aloal et les Biquet. — 
Im b art de la T our : Les origines de la Réforme I I I . — 
É tu d es de N. W eiss dans B ull. prot. français .—  J . Pél re
m and : Les vies manuscrites de Farei, dans M N  1922. 
— [J . P ê t r e  m a n  D . ]  — G a u c h i e r  ou GAUTIER, frère de 
Guillaum e, greffier épiscopal de Gap en 1532, a rriv a  à 
Genève en 1533 et dev in t en 1537 in ten d an t et hom m e 
de confiance du com te de F urstem berg , après avoir 
acquis avec son frère Claude la com m anderie de La 
C haux près Cossonay. — Covelle : L B . — France pro
testante. [H. F.] '

F A R É R ,  F A R R É R  (aussi F A R R I ) .  Vieille fa
mille bourgeoise des Grisons, ex is tan t encore à  Stürvis 
et A lvaneu, m ais é te in te  à  Mons et Zernoz; au X V Ie s., 
elle joua  un  rôle im p o rtan t à  Z c rn e z .— J a k o b  F arér 
ou del F a re r fu t covic (chef de la com m une) en 1528 et 
1538. —  N u t t  del F a ré r, rep résen ta  la com m une lors 
de la conclusion d ’un tra ité  avec Livigno en 1546. — 
J o s e p h - A n t o n , * 1859 à  S türv is, avocat à Coire, 
m em bre du G rand et du P e tit  Conseil de la ville, et du 
G rand Conseil des Grisons ; m em bre de la société râ to - 
rom anche, il collabora aux  A nnulas, t  1895 à Coire. — 
A nnulas  X, p . 253. [L. .T.]

F A R I N A ,  G iv s e p p e - M a r ia - M o d e s to ,  de Lugano, 
évêque de Padoue, * 29 m ars 1771, D r en théologie 
1793, professeur au sém inaire général de Pavie, répé
tite u r  à  l 'un iversité  de cette  ville, puis professeur au 
sém inaire épiscopal. Il y écriv it : Il filosofo cristiano,

1800. En 1798 il se ra tta c h a  aux p a trio tes tessinois ; 
dépu té  à  la d iète de Bellinzone en 1801, il fu t un des 
cinq délégués de celle-ci à la  diète générale où il fit 
p a rtie  de commissions im portan tes. La capitale du 
Tessin a y a n t été fixée à Bellinzone, Farina  o b tin t pour 
Lugano le gym nase can tonal. Secrétaire du d ép arte 
m ent des cultes de la République cisalpine et ensuite du 
royaum e d ’Ita lie  1802-1816, conseiller im périal et 
royal pour le culte  auprès du gouvernem ent de Venise 
1816 ; en cette  qualité  il réorganisa de nom breux béné
fices, l ’ad m in istra tion  ecclésiastique et les études dans 
les sém inaires de la Lom bardie et de la Vénétie. Padoue 
lui doit l ’église de San ta  G iustina, le m onastère des 
A ugustins, le ré tab lissem ent du couvent de S. Antonio 
e t d ’au tres couvents. L ’em pereur François I er le fit 
chevalier de la couronne de fer. Le 15 aoû t 1821, il fu t 
nom m é évêque de Padoue. t  dans cette  ville le 11 mai
1856. — Voir Borrani : Ticino sacro. — Oldelli : Dizio
nario. —  Baroffìo : Dell' Invasione francese. — Frans- 
cini : Storia della Svizzera italiana. —  BStor. 1896. — 
A S I IR .  [c. TRezzi m.]

F A R I S A .  Fam ille fribourgeoise originaire de M ar
sens où elle existe encore, m entionnée déjà  en 1527.
—  P i e r r e ,  reçu bourgeois de Fribourg  le 7 ju ille t 1595, 
bailli d ’Illens 1601-1605. —  Voir A S H F  X . 525. — 
Archives d ’É ta t  F ribourg . [G. Cx.]

F A R N B Ü L E R ,  U. (Sa in t-Gall). Voir V a r n b ü le r .
F A R N E R .  Fam ille des cantons de Berne et de. Zu

rich.
A. C an to n  de B e rn e . P lusieurs m em bres d ’une fa

mille é te in te  de la ville de Berne, F a r n e r  ou von 
F a r n e n ,  siégèrent au X V e s. au G rand Conseil. — J a 
kob , du P e tit  Conseil en 1510. — L L . [n . w.]

B. C an to n  de Z u rich . F a rner , F a h r n er . Vieille 
famille de la paroisse de Stam rn- 
heim  (Zurich), m entionnée dès 1431. 
Elle v ien t p robablem ent du Farnhof 
su r O berstam m heim , et é ta it dé jà  
nom breuse au com m encem ent du 
X V Ie s. Après que W alter , dit 
Schm id, eut été sous-bailli de Stam rn- 
heim  de 1496 à 1520, la fonction
re s ta  dans la famille de 1547 à 1632 
sans in te rru p tio n . Le sous-bailli A n

d r e a s ,  vers 1510-1574, p o rta it pour armoiries : d ’a r
gen t à tro is feuilles de fougère au n a tu re l m ouvant 
de tro is coupeaux de sinopie. La famille n ’en possède 
pas d ’au tres . —  1. M a r t in ,  * 1534, pasteu r de W ald
de 1557 à sa m ort 1582; écriv it des poésies en latin .
—  2. M a r t in ,  * 1600, pasteu r à  Kerenzen (Claris) 
1621, A rbon 1624, doyen du chap itre  do la h au te  
T hurgovie 1629, pasteu r de Laufen près de la chute 
du Rhin de 1637 à sa m ort 1651. — 3. A l f r e d ,  * 17 
m ars 1851 à U nterstam m heim , pasteu r de Miihlehorn 
sur le lac de W alenstad t 1876, de S tam m heim  1880. 
t  7 jan v ie r 1908. H istorien, il a publié plusieurs 
a rticles dans le Z T ,  et Die Selc.-Schule Stammheim  1838- 
1888; Altes 'und Neues, ein Beitr. zur Slammlieimer 
Reformations gesch., 1899 ; Namens- und Gedächtnis
tage der allgemein christlichen Kirche, 1903 ; Gesch. 
der Kirchgem. Stam m heim , 1911. — N Z Z  1908, n° 8.
—  T S R  G 1909. — A S G 1908, p. 494. — 4. U lr ic h ,
* 1er aoû t 1855 à  O berstam m heim , rédac teur, écri
vain  m ilita ire  et populaire, au tou r de nom breux  fes
tivals, récits et pièces de th éâ tre  en dialecte et en bon 
allem and ; connu sous le nom  de « capitaine » Farner ; 
t  25 ju ille t 1922 à Zu rich- W ollishofen. — DSC. — 
B rüm m er : Lex. — Der A lbisfretm d  1923. — 5. O sk a r,
* 22 septem bre 1884, tils du n° 3 et son successeur 
comme p asteu r à  Stam m heim  dès 1908. A la suite de 
ses études sur Zwingli, la faculté  de théologie de Zurich 
lui décerna, à l ’occasion du jubilé  de Zwingli en 1919, 
le grade de licencié en théologie h . c. Publications : 
Zw inglis Entw icklung zum  Reformator nach s. B rief
wechsel bis Ende 1522 (dans Zw. 1913-1915); Zw inglis 
Briefe bis 1526, trad u c tio n  ; Zw ingli und seine Sprache, 
1918; Die Kirchenpatrozinien des K ts. Graubünden, 
dans J H G G  1925. — Une branche de la famille se 
fixa en 1632 à  W itikon près de Zurich et acquit en 
1838 la bourgeoisie de la ville. Une au tre  branche pos
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séda le ch â teau  de Hegi ju sq u ’en 1916. C’est à elle 
q u ’a p p a rtie n n e n t : —  6. H a n s - K o n r a d , 1822-1872, m é
decin à  Zurich, ré fo rm a teu r de l ’hygiène scolaire ; au teu r 
de Das K in d  und der Schultisch, 1865. —  7. K a r o l i n e , 
* à G untershausen  (Thurgovie) 1842, bourgeoise de 
Z ürich  1908, in s titu tr ic e  à  l ’é tran g er, é tu d ia  à  Zurich 
et d ev in t en 1877 la seconde fem m e m édecin de la Suisse. 
E lle occupa une place p rép o n d éran te  à  Z urich  dans le 
m ouvem ent fém iniste  p a r sa parole e t ses écrits , t  1913.
—  M ed. Dr. K . F .—  Voir en général L L .  —  W irz : Etat.
—  A. E arn er : Gesch. S tam m heim . —  A rbre généalogi
que m ns. —  R enseignem ents de MM. J .  Frick  et 
Oskar E arn er. [H .  Br.]

F A R M E R N ,  F A R N E R E N  (G. B erne, D. W angen
V. D G S). Coin, e t Vge de la paroisse d ’O berbipp. D é
p en d an t de la seigneurie de Bipp, il p a rtag ea  l ’h isto ire de 
ce village. —  Voir B i p p .  —  Ja h n  : Chronik. [ D i n k e l m a n n . ]

F A R N S B U R G  ( F A R N S B E R G )  (C. Bàie, D. Sis- 
sach, Com. B uns. V. DG S). C hâteau  e t a n c ien n e seigneu-

L e château  de Farnsburg  en  1754. D'après une gravure sur
cu ivre  de la T o p o g r a p h ie  de I). Herrliberger .

rie. Alors que le p rem ier est m entionné dès 1307 ( Varns- 
perg j ,  la seconde ne l ’est q u ’en 1372. Au com m encem ent 
du X IV e s. encore, son te rr ito ire  fo rm ait un composé 
de p ropriétés et de d ro its , la p lu p art a u x  m ains des Thier- 
ste in , H om burg  et F roburg . Y av a ien t en o u tre  des 
terres  e t des d ro its se igneuriaux la  com m anderie de 
Beuggen, S t. Jo h an n  à  R heinfelden, les couvents de 
Säckingen, Olsberg, le ch ap itre  de Schönenwerd et 
la p révô té  de la  cath éd ra le  de Râle. A l ’ex tinc tion  des 
H om burg 1323 et des F roburg  1366, cette  contrée 
form a une seigneurie un ique  en tre  les m ains des Thier- 
ste in . C ette fam ille se divisa on deux branches : la 
branche aînée, qui p rit le nom  de T hierstein-Pfefïingen, 
eu t les te rres  occidentales dans la région do la vallée 
de la Birse, e t la branche cad e tte , les T h ierste in -F arns- 
burg , possesseurs de la p a rtie  o rientale , don t F arns- 
bu rg  d ev in t le cen tre. C’est sous Sigm und I que lu ren t 
réun is les p rem iers élém ents de la fu tu re  seigneurie de 
F arn sb u rg , don t Sigm und 11, petit-fils du précédent, 
fu t le p rem ier seigneur. La seigneurie com prenait les 
localités su ivan tes, su r lesquelles s ’exercait sa ju rid ic tio n  
foncière : O ltingen, W enslingen, Zeglingen, K ilchberg, 
R unenberg , T ecknau, D iepflingen, G elterk inden, Or- 
m alingen, H em m iken, B uus, M aisprach, A risdorf, 
W intersingen, R ickenbach, l ’O stergau et les ru ines de 
Scheidegg. E n  ou tre, la m oitié de la basse ju stice  à

Frick , des revenus à T hürnen  e t Anwil, des biens, 
revenus et d ro its à O berfrick, Œ schgen, Gipf, Zeihen, 
O berm um pf, E iken, G rünlikon, W ittn au  e t H ellikon. De 
O tto  I I  ( t  1418), dern ier rep ré se n tan t des T hierstein- 
F arnsburg , la seigneurie passa à sa fille A nna, épouse 
de H ans-F ried rich  von F alkenste in , en 1443 à  H ans, 
fils de celui-ci. H ans et son frère T hom as se m iren t aux 
côtés de l ’A utriche dans la guerre de Z urich. T hom as 
su rp rit la  pe tite  ville bernoise de Brougg, ce qui p ro 
voqua le siège de F a rn sb u rg  par les Bernois e t les So- 
leurois. H ans von Falkenste in  h y p o th éq u a  en 1452 la 
seigneurie à  l 'A u triche  ; T hom as la rach e ta  on 1460, 
m ais la v en d it le 31 ao û t 1461 à la ville de Bâle pour 
10 000 11. Bâle fit adm in istre r la seigneurie, ou p lu tô t 
le bailliage q u ’elle co n stitu a  désorm ais, par un  bailli 
résid an t au  ch âteau . C ette acquisition  fu t la source d ’une 
série de conilits avec l ’évêque de Bâle, du fa it que le 
lan d g rav ia t du Sisgau se ra tta c h a it  à F a rn sb u rg  à 
t i t r e  de fief épiscopal. Bâle vou lu t désorm ais exercer 
les d ro its de landgrave  sans en avoir été  inféodé pa r 
l ’évèque. P a r  l’accord de B aden, du 11 avril 1585, 
la ville p u t enfin o b ten ir la souveraineté  illim itée sur 
F a rn sb u rg  e t les au tres  bailliages du Sisgau, m oyennan t 
le p ayem en t d ’une som m e de 200 000 il. à l ’évêque. 
T hom as von F a lkenste in  av a it in ten té  un  procès à 
Soleure, puis à Bâle, à  cause des dom m ages causés 
pa r le siège de F arn sb u rg  (1444) ; à  ce su je t, Bâle 
fu t m êm e cité pa r l ’em pereur Frédéric  I I I  dev an t la 
cour im périale. Le différend fu t réglé pa r l ’accord du 
17 m ai 1481, en v e r tu  duquel Bâle pay a  200 fi. à 
Thom as von F alkenste in .

Le château  de F arnsburg , l’un des plus pu issan ts du 
Sisgau, fu t co n stru it su r le Farnsberg , probablem ent 
après le p a rtag e  des biens fam iliaux des T hierstein , 
soit dans la prem ière m oitié du X IV e s. Une p a rtie  a p 
p a r te n a it à  la fam ille Zielem p, des p ré ten tions de qui 
Bâle eu t encore à  se défaire après avoir acquis le 
ch âteau , e t com prenait le Zielem penhaus sis dans la 
V orburg. Le trem blem en t de terre  du 18 octobre 1356 
d é tru is it en p a rtie  le château , qui fu t reco n stru it et 
probab lem en t ag rand i. Après l ’a ch a t fa it pa r Bâle, eu
ren t lieu des tra v a u x  de conservation , n o tam m en t de 
1517 à 1541, qui am élio rèren t beaucoup l’é ta t  du b â ti
m en t, et la construction  de la to u r de ronde d ite  B lauer 
T urm . Le ch âteau  fu t pillé p a r les h ab itan ts  de ' la 
contrée lors de l ’invasion des F rançais en 1798 et in 
cendié dans la n u it du 21 au 22 jan v ie r. La ru ine et 
les biens afférents d ev in ren t bien n a tional. —  Voir 
Merz : Burgen des S isgaus I. — C. R o th  : Die E n t
stehung der Herrschaft F arnsburg . — Freivogel : Die 
Landschaft Basel im  IS . J a h rh .—  Le m êm e : Die Las
ten der basld. Untertanen im  IS . Jahrh. dans B J  1924.— 
K. Gauss : Der Badische Vertrag . . .  1585 (dans B Z  21). 
—  B ruckner : M erkw ürdigkeiten. [ü. G.]

F A R N Y ,  É m i l e ,  de U nterlangenegg (Berne), * 23 
jan v ie r 1864 et t  27 décem bre 1922 à  La Chaux-de- 
Fonds, d on t il av a it acquis l ’ind igénat. Professeur à 
P o rren tru y , puis à  La C haux-de-Fonds dès 1892, à l ’é
cole industrie lle  et au  gym nase de cette  ville, profes
seur ex trao rd in a ire  d ’histo ire  à l ’académ ie, puis un iver
sité de N euchâtel. —  Messager boiteux de Neuchâtel 
1924. [L. M.]

F A R Q U E T .  Fam ille vala isanne m entionnée dans la 
châtellenie de M artigny dès le X IV e s. —  J a c q u i e r  
F arq u e ti, conseiller de M artigny en 1335. — L a u 
r e n t ,  p rieu r de Saint-M aurice 1728-1730. [T a.]

F A R R E R A ,  Voir S c h m i t t e n .
F A R V A G N Y - L E - G R A N D  (C. F ribourg , D. Sa

rine. V. D G S). Corn, et paroisse. Favernein  en 1082 ; 
F avarniei, Faverniei 1138, 1143 ; F  avertile. 1228. V ient 
p robablem ent de fundus F abriniacus. La contrée é ta it 
hab itée  à l ’époque rom aine. F a rv ag n y  fit p a rtie  de 
la seigneurie de Ponl-en-O goz. Plusieurs fam illes nobles : 
les N euchâtel, E nglisberg, M arly, Billens, etc ., e t le 
couvent d ’H au teriv e  y  possédaien t des droits ou p e r
cevaient la dime au  m oyen âge. Après les guerres de 
Bourgogne, la Savoie p e rd it to u te  suzeraineté su r ces 
contrées, e t B ernard  de M enthon v en d it, en 1482, ses 
d ro its sur P o n t à l ’É ta t  de F ribourg , qui créa le b a il
liage de P o n t-F a rv ag n y . Peu à peu F arv ag n y  dev in t le
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centre du bailliage ; c’est là que la ju stice  crim inelle é ta it 
rendue. Le trib u n a l é ta it régi pa r le con tunder de Vaud, 
qui fu t rem placé en 1655 par la M unicipale  de F ri
bourg. Lors de l ’invasion française, en m ars 1798, 
F a rvagny  eu t à subir plusieurs escarm ouches de la 
p a r t des p a trio tes  vaudois et gruyériens qui occupèrent 
la contrée et y causèren t de grands dom m ages. Le ba il
liage de F arv ag n y  fu t dissous sous la R épublique hel
vétique, et le village a ttr ib u é  au  d is tric t de R om ont. 
Mais sous l ’Acte de m édiation  et la R estau ra tio n , il 
redev in t chef-lieu de l ’arrondissem ent, puis du d istric t 
p o rtan t son nom , qui subsista  ju sq u ’en 1848. A cette  
da te  F arvagny  fu t a ttr ib u é  au d istric t de la Sarine. Le 
château  a été reco n stru it de 1617 à 1625. La prem ière

L'ancien ne ég l ise  de Farvagny-le-Grand.  D'après une photo
graphie .

école publique a été ouverte en 1726. Au spirituel, 
F a rv ag n y  form ait déjà une paroisse en 1177. Le prieuré, 
qui subsista  ju sq u ’au X V IIe s., et la paroisse dé
pendaien t du G rand-Sain t-B ernard , et é ta ien t adm inis
trés pa r les m oines de ce couvent. Le droit d ’avouerie 
é ta it aux  m ains de la famille de C hallant, qui le céda à 
l ’É ta t  de F ribourg  en 1575. La collation ap p a rten a it à 
l ’hospice du Sain t-B ernard , m ais elle fu t transférée dans 
la suite au  chap itre  de Saint-N icolas de Fribourg. 
Un arrangem en t de 1603 v in t m ettre  fin à de longs dé
b a ts  et à des procès in term inab les. L ’ancienne église, 
démolie en 1888, rem o n ta it certainem ent au X I I e s. 
Le nouvel édifice a été consacré pa r Mgr D eruaz en 
•1892. Une chapelle, constru ite  en 1727 à M ontban, 
est devenue un lieu de pèlerinage. La paroisse com
prend les comm unes de Farvagny-le-G rand et Favar- 
g ny-le-P etit, Grouilles e t Posât. R egistres de baptêm es 
dès 1630, de m ariages dès 1643, de décès dès 1653.— 
Voir Max de D iesbach : Farvagny-le-Grand, dans Ètr. 
frib. 1909. — Dellion : Diet. Y .  — K ueniin  : Diction
naire. — Regeste d’Hauterive. — K irsch : Die ältesten 
Pfarrkirchen des K ts. Freiburg  dans F  G X X IV . [G. Gx.] 

F A R V A G N Y - L E - P E T  I T  (C. Fribourg, D. Sarine.
V. D G S ). Com. dans laquelle on a tro u v é  des ruines 
rom aines. Les Billens, d ’Affry, P rarom an , W ild et les

couvents d ’H au terive  et de Marsens y euren t des droits 
Les seigneurs de P o n t vend iren t leurs biens de Far- 
vagny-le-P e tit au g rand  H ôpital de Fribourg en 1314. 
Chapelle dédiée à sa in t Claude. Le village su iv it la 
destinée de Farvagny-le-G rand . [R æ m y .]

F A S C I A T I .  Ancienne famille de notaires du Val 
Bregaglia. Dans le tra ité  de paix de 1219 entre l ’évêché 
de Coire e t Còme ap p ara ît un  J o h a n n e s  (F ax inatus), 
no taire  et greffier de Còme, probablem ent un  F asciati. 
Dès le X I I I e s., la famille est souvent nom mée dans les 
actes du Val Bregaglia, ainsi V i t a l i s  en 1331, souche 
d ’un  ram eau d e là  fam ille ; ap p ara ît encore en 1478, 
comm e tém oin, un J o h a n n e s  de M onte, filius du vitalli- 
bus de Soglio. Une branche h a b ita it Soglio, une 
au tre  Gasacela. Celle-ci devait être  apparen tée  aux 
P lan ta , car elle en porte aussi le nom  ; ainsi en 1538 
T h o m a s ,  filius J o h a n n i s  P l a n t a e  d e  F a s s a d i s  
é ta it no taire  à  Casaccia. La branche de Casaccia signe 
dès le X V Ie s. de Fasciati. —  G a u d e n t i u s ,  notaire  au 
Val Bregaglia, se d it aussi Cancelliere ; il vécut de 1689 
à 1737 et laissa un  m anuscrit avec des notices h isto ri
ques su r Soglio (publié dans B M  1918). —  Voir Mohr : 
Cod. D ipl. I, n° 186 ; I I I ,  n° 163. —  P. N. von Salis : 
M itteil, des Geschlechts-Verbandes derer von Salis, 
Reg. —  Mohr : Dokum entensam m lung. [L. J.]

F A S E L .  Fam ilie fribourgeoise, bourgeoise de nom 
breuses comm unes du d istric t de la Singine, de Vuis- 
sens et de Fribourg. Armoiries : d ’azur à un agneau 
passan t d ’a rg e n t .— 1. C h r i s t o p h e ,  de D irlaret, en re li
gion Columbus, * 1690, en tra  dans l ’Ordre des capu
cins 1708, défm iteur, f  à Soleure 1751. — 2. H a n s ,  
de Tavel, m aître-m açon, chef de la compagnie m ili
ta ire  de la corporation, Werkmeister du gouvernem ent 
1710, reçu bourgeois de F ribourg  1715, f  1741.— 3. H a n s ,  
fds du  n° 2, m açon, é labora les plans pour la recons
truction  du bâ tim en t de la Chancellerie de F ribourg 
1735, succéda à son père comme chef des trav a u x  de 
m açonnerie 1741, re b â tit  la nef de l ’église des corde
liers 1745. —  4. M a u r i c e ,  * 23 jan v ie r 1743, religieux 
augustin  1766, p rieur du couvent des angustine de 
F ribourg  1790-1794, 1811-1818, t  à F ribourg  1818. —
5 . P i e r r e - J o s e p h ,  orfèvre, * 1768, fit des ciboires 
pour les églises d ’U eberstorf et de R om ont (1823), 
une couronne d ’a rgen t m assif pour la Vierge de Notre- 
Dam e à F ribourg  1834. — 6 J e a n ,  syndic de Vuissens 
1817-1832.—  7. G a s p a r d - M e l c i i i o r - B a l t h a s a r ,  *1768, 
p rêtre , chapelain de Saint-N icolas à Fribourg , chape
lain de Saint-P ierre  1795, secrétaire  des évêques Gui- 
solan et Venni, chanoine de Saint-N icolas 1819, t  1833. 
— Voir S K L .  — F A  1896 et 1903.—  Dellion : Diet. I I , 
94; VI, 350, 451; V III , 482.— Mülinen : Helvetia Sacra 
11, 9. — H ilber : Die kirchliche Goldschmiedekunst in  
Freiburg. — B rasey : he chapitre de Saint-N icolas. — 
Archives d ’É ta t  Fribourg . [J. N.]

F A S N A C H T .  Fam illes des cantons de Berne et de 
Fribourg .

A .C a n t o n  d e  B e r n e .  F am il le  de D o u an n e ,  bourgeoise 
de B erne  1622. —  S a m u e l - F r i e d r i c h , du G rand  Con
seil 1755, baill i  de Merges .1762. A rm oiries: celles ind i
quées sous B. —  L L . [R. W.]

B. C a n t o n  d e  F r i b o u r g  Fam il le  appelée  FAS
NACHT ou C a r m i n t r a n ,  orig inaire  de 
M ora l  e t  de MontHier.  Arm oiries : de 
gueu les  à u n  oiseau d ’a r g e n t  t e n a n t  
un  a n n e a u  du  m ê m e  d an s  le bec, 
posé  su r  t ro is  m o n ts  d ’or . —  1. 
P i e r r e ,  du  Conseil  de M ora t  1575, 
—  2. D a n i e l ,  ac q u i t  la bourgeoisie  de 
M o ra t  1786. —  3. A b r a h a m - G a b r i e l ,  
c ap i ta in e ,  m e m b re  d u  consistoire ,  
s u p p lé a n t  près  le t r ib u n a l  de M ora t  
1828. —  Voir E n g e lh a rd  : Chronik,

345. —  Catal. du musée de Fribourg  1882, 106. [ R æ m y .]  
F A S S B Æ N D E R , P e t e r ,  *28 janv ier 1869 à Aix-la- 

Chapelle, d irecteur de m usique de la ville de Lucerne 
1895, de la société de chant « H arm onie de Zurich » 
de 1911 à sa m ort 27 février 1920 ; com positeur. — 
S M  60, p. 99. — ZW C hr. 1912, p. 150. [H. Br.]

F A S S B I N D .  Nom de famille des cantons de Bâle, 
Lucerne et Schwyz, signifiant tonnelier (S I  IV, 1342).
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A. C a n to n  d e  B â le .  U ne fam ille V azpind  est m en 
tionnée à  Bâle dès 1202. —  B U  I, 51. —  HEINRICHS 
V asbinde é ta it bourgeois du P e tit-B â le  en 1300. [C. Ho.]

B. C a n to n s  d e  L u c e r n e  e t  d e  S c h w y z . Fam ille  b o u r
geoise de Schwyz, é tab lie  au trefo is dans l ’A rtherv ierte l, 
et en m êm e tem ps bourgeoise de Lucerne. D ’après Ren- 
w art C ysat, Æ r n i  était, dé jà  bourgeois de L ucerne en 
1365 ; H a n s ,  de R oot, en 1366. — H a n s ,  du Grand Con
seil de L ucerne 1421 et 1441 .—  P e t e r ,  du G rand Conseil 
1487, un  des q u a ran te  hom m es qui, dans la guerre  du 
Sundgau  et, de W aldshu t, c o m b a ttiren t v icto rieusem ent 
300 cavaliers su r l ’Ochsenfeld. Arm oiries : de gueules à 
tro is  an n eau x  entre lacés d ’or accom pagnés en poin te de 
tro is coupeaux  de sinopie. — 1. J o h a n n ,  petit-fils du

précéd en t, bailli en T hurgovie 1538, 
à  Bellinzone 1544. —  2. J o h a n n , 
fils du n" 1, cap itaine  au service 
de F rance, Siebner de l ’A rtherv ierte l 
1611. —  3. M a t h i a s , du Conseil de 
Schwyz, Siebner. —  4. G e o r g , 1590- 
1679, com m anda p en d an t la guerre 
des paysans, 300 Schwyzois envoyés 
au  secours de L ucerne ; cap itaine  
dans la  prem ière guerre  de Villm ergen 
1656, co n stru is it en 1659 la chapelle 

des SS. B éat e t Charles au  T obelbach ; in te n d a n t 
de l ’arsenal 1659, cap ita ine  général dans la M arche 
1663. —  5. J o h a n n - B a l t h a s a r , bailli de Sargans 
1679. —  6. F r a n z - D o m i n i k , 1641-1718, cap itaine  
au  service de l ’em pire, chevalier. —  7. F r a n z - G e o r g , 
1665-1731, D r phil. et m ed., tréso rie r e t m em bre 
du Conseil de la M arche. —  8. J a k o b - M i c h a e l , fils 
du n° 7, D r m ed., S ta tth a lte r  à  L achen. —  9. F r a n z , 
Siebner 1691, bailli en T hurgovie 1706, dép u té  à 
la D iète 1705. f  1713. — 10. J o s e p h - A n t o n , 1684- 
1735, du  Conseil de Schwyz, chancelier du prince-abbé 
d ’E insiedeln . —  11. T h o m a s - A n t o n , fils du n° 10, 1717- 
1780, cap ita in e  au  service d ’Espagne, chancelier du

prince-abbé d ’Einsiedeln. 
—  12. J o s e p h - T h o m a s ,  
1755-1824, fils du n" 11, 
p rê tre  1778, chapelain  à 
Schwyz et Seewen, curé 
à Schwyz 1803-1824, ca- 
m érier du ch ap itre  des 
W ald stä tten , com m issaire 
épiscopal, p ro to n o ta ire  
aposto lique ; h isto rien  lo
cal, il a  laissé : H isto
rische Fragmente, 2 vol., 
sur l ’ancien pays de 
Schwyz ; Profangeschichte, 
suivie, après l ’occupation 
française, d ’un troisièm e 
volum e sur les années 
1797-1801 (aux arch , can 
tonales de Schwyz) ; Reli- 
gionsgesch. des Landes

J o , e p h - T k o m a , F a , s b h u l .  en 5 vol. ( à
D’après un  tableau  à l’huile de Schwyz, sauf le dernier qui

Michæl Föhn (au c o u v en t  est aux  archives du cou
de St. Peter , à Schwyz).  v e n t  d ’E insiedeln). Tous

ces t ra v a u x  sont inéd its. 
La Gesch. des Kls. Schwyz, parue  sous le nom  
de T hom as F assb iud , a été  rédigée par . le curé 
R igert à  Gersau d ’après la Profangeschichte. — 13. 
G o t t f r i e d , * 1829 à  A rth , conseiller d ’É ta t  1866, vice- 
lan dam m ann  1868, lan d am m an n  1870. t  6 déc. 1878 à 
A rth . —  14. G o t t f r i e d , fils du n° 13, * 29 ju ille t 1854 à 
A rth , lieu tenan t-co lonel, p résid en t du G rand Conseil 
1883, p résiden t de la  banque can tonale  de Schwyz 1890-
1903. —  15. J o s e f ,  frère du n° 14, * 4 ju ille t 1859 à 
A rth , conseiller d ’É ta t  1898, v ice-landam m ann 1908, 
lan d am m an n  1910. — 16. F r i d o l i n ,  1821-1893, à 
B runnen , dép u té  au G rand Conseil, un  des p rom oteurs 
de l ’in d u strie  hôtelière. —  17. F r i d o l i n ,  fils du n° 16, 
* 1857, dép u té  au  G rand Conseil, p résiden t 1902. — 
Voir L L .  —  Th. Fassbind : Stam m tafel (m us. aux 
A rchives cantonales). — M. D ettling  : Schwyz. Chro
n ik .  [P .  N o r b e r t  F l ü e l e r . ]

F A T I O  (à B âle aussi F A Z I O ) .  Fam ille originaire de 
la B urella (Val d ’Ossola) où elle est signalée en 1411. 
Réfugiée en Suisse à la R éform ation , elle com pta  u n  
g rand nom bre de négociants, banquiers et m ilita ires ; 
elle se d istingua dans la  m ag is tra tu re  e t les sciences. 
A rm oiries : d ’a rg en t à tro is œ illets de gueules ligés 
et fouillés de. sinopie, m o u v an t de tro is coupeaux du 
m êm e et surm ontés de deux étoiles de gueules en chef . V a
rian tes . L ’ancê tre  est J a q u e s - P e t r i n o ,  f  a v a n t 1517. —
1. J e a n , 1530-1597, petit-fils du p récédent, négocian t ; 
a y a n t em brassé la Réform e, il q u itta  M asera au val d ’Os
sola, où sa fam ille é ta it fixée, et se réfugia dans les Gri
sons. Reçu bourgeois des I I I  Ligues Grises à  Vico-S'o- 
p rano en 1558, e t bourgeois de C hiavenna en 1594. A la 
su ite  des persécutions don t les p ro te s ta n ts  de la Valte- 
linè fu ren t v ictim es (1620-1621), la fam ille se re tira  à 
Zurich, puis form a des é tab lissem ents à Vienne, Bâle, 
Vevey et Genève. Elle se scinda en deux branches, 
de Vevey e t de Bâle, don t il ne subsiste  plus a u 
jo u rd ’hui q u ’un  ram eau  de la  prem ière.

Branche de Vevey. —  2. P a u l ,  fils d u n ° l ,  1577-1656 ou 
1657, négocian t. Reçu su je t de Berne 1633, puis bourgeois 
de Vevey 1641. —  3. P i e r r e ,  fils du n° 2, f  1687, négo
cian t ; fu t chargé d ’une m ission en Sardaigne en 1656. 
Bourgeois d ’Oron-la-V ille en 1666. —  4. F r a n ç o i s -  
L o u i s ,  fils du n° 3, 1673-1751, officier au service de 
France ; p a rv in t au grade de m ajo r 1737. Reçu g ra tu ite 
m en t bourgeois deB egnins 1739. —• 5. A l e x a n d r e ,  1723- 
1787, a rrière-petit-fils du n° 3, receveur des fiefs pour la 
bourgeoisie de Vevey, a u te u r de Tables d ’intérêts simples 
et composés. —  6. F r a n ç o i s - P h i l i p p e ,  frère du n° 5,1724- 
1811, officier au service de France, p a r ti t  pour la  F lo
ride en 1771. — S .L ’Engl e : Notes o f m y fam ily  and recol
lections o f m y early life. —  7. F r a n ç o i s ,  fils du n° 2, 
1622-1704, bourgeois de Genève 1647, du Conseil des 
D eux-C ents 1658, des Soixante 1680, b anqu ier et né
gociant ; il acq u it la  seigneurie de B onvillars près de 
G randson en 1675, laquelle re s ta  en m ains de ses des
cendan ts ju sq u ’en 1798. —  8. J a q u e s - F r a n ç o i s ,  fils du 
n° 7, 1656-1729, seigneur de B onvillars, banqu ier et 
négociant, associé de son père, syndic de Genève 1720, 
1724, prem ier syndic 1728. —  9. J e a n - A n t o i n e ,  fils du 
n° 7, 1659-1742, p asteu r à  Chêne 1693, à  Genève 1704, 
doyen de la  Com pagnie des p asteu rs . — 10. P ie r r e ,  
fils du n° 7, * 1662, D r en 
d ro it, avocat, juge de 
Sain t-V ictor e t C hapitre  
1691, a u d iteu r 1695, châ
telain  de P eney  1701. A r
d en t défenseur des liber
tés populaires genevoises.
Condam né à m o rt et a r 
quebuse 1707. — Voir A.
Corbaz : Pierre Fatio pré
curseur et m artyr de la dé
mocratie genevoise. —  Du 
Bois-Melly : Pierre Fatio, 
dram e h isto rique . — 11.
B é n É d i c t , fils du n° 7,
1672-1713, cap itaine  au 
service de F rance. —  12.
F r a n ç o is , fils du n° 9,
•1699-1774, avocat, six 
fois syndic de Genève 
de 1752 à 1772. —  13.
P i e r r e , fils du n° 10,1704- 
1774, officier en F rance, 
puis en Sardaigne ; p a r
v in t au  grade de général d ’in fan terie , colonel d ’un ré 
gim ent suisse de son nom . — 14. L é o n a r d , fils du n° 12, 
1727-1808, q u a tre  fois syndic de Genève de 1779 à  1791. 
—  15. JEA N -B aptiste-François, fils du n° 13, * 1736, 
cap ita ine-m ajo r au service de Sardaigne, syndic de 
Genève 1785, 1789. Fusillé p a r le p a r ti révo lu tionnaire  
1794. —  16. P i e r r e , frère du n° 15, 1740-1793. Il serv it 
en Sardaigne dans les régim ents F a tio , S u tte r, K a lb er
m a tten  et C ourten. Nom m é colonel, il o b tin t en 1792 la 
création  d ’un rég im ent suisse de son nom , m ais m ouru t 
a v a n t que sa co n stitu tio n  fû t achevée. Chevalier des SS. 
M aurice et. Lazare. — 17. J e a n -A n t o i n e , f  1769, arrière-

Portra it  présumé de 
Pierre Fatio d ’après Gardelle 

(coll. Maillart).
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petit fils du n° 8, lieu tenant-colonel dans les milices 
vaudoises 1807, juge de paix, puis p réfe t du cercle 
d ’Y verdon. —  18. Antoine-GuiLLAUME-Henri, fils du 
n° 15, 1775-1840, m aire du G rand-Saconnex 1806-1814, 
six fois syndic de Genève de 1830 à 1840 ; député  à  la 
D iète de 1817 à 1836. —  19. Guillaume-ÉDOUARD, 
petit-fils du il" 18, 1836-1908. F onda avec son beau- 
frère, H . B arbey, la Caisse m utuelle  pour l ’épargne, 
président du B ureau cen tra l de bienfaisance 1876-1904, 
et de nom breuses sociétés ph ilan th rop iques.—  20 .P au l- 
V i c t o r , frère du n° 19, 1838-1906, n a tu ra lis te , m em bre 
de plusieurs sociétés scientifiques, décoré de plusieurs 
ordres. P rom oteu r du prem ier congrès phylloxérique 
in te rnational. Son œ uvre principale est la Faune des 
vertébrés de la Su isse , 6 vol. 1869-1904. —  21. G u i l 
l a u m e , fils du n° 19, * 1865, banquier, publiciste. Au

teu r en tre  au tres  de : La 
campagne genevoise d’a
près nature ; Genève à tra
vers les siècles ; Genève, 
siège de la Société des N a 
tions. R eprésen tan t offi
ciel de la Société des N a
tions auprès des au to rités 
suisses pour l ’installation  
à Genève du secré taria t 
général et l ’organisation  
de la prem ière assem blée 
générale en 1920.

Branche de Bâle. — 22. 
J e a n , fils du n° 1, 1591- 
1659, négocian t. Il se ré
fugia d ’abord  à Zurich, 
puis s ’é tab lit à Vienne et 
v in t se fixer défin itive
m ent à  Bâle où il fut 
reçu bourgeois en 1640. — 
23. J e a n - A n t o i n e , fils 
du n° 22, 1616-1674, con
seiller des com ptes et 

contrô leur général des financés de Charles-Louis,
électeur p a la tin . — 24. J e a n , fils du n° 23, * 1649, D r 
m ed. et chirurgien. P ro tagoniste , avec son beau-frère 
■Jean-Conrad M osis-Fatio, des troub les de 1691 à
Bâle, ils fu ren t décapités tous deux la m êm e année. 
Son ouvrage, Die Helvetische vernünftige Wehe-Mutter, 
p a ru t à Bâle après sa m ort. —  Voir ,1. G erster : Jo
hannes Fatio. — E m m a Meyer - Brenner : Johann  
Fatio, dram e. — 25. J e a n  - R o d o l p h e , arrière - pe
tit-fils du n° 22, 1719-1781, m em bre du Grand Con
seil, au teu r de quelques ouvrages m entionnés dans L L  
et L L H . — 26. J e a n - B a p t i s t e , fils du n° 22, 1625- 
1708, acqu it la seigneurie de Duillier au Pays de Vaud

en 1669, bourgeois de Ge
nève 1678. — 27. J E A N -  
C h r i s t o p h e , f i l s  du n° 26, 
1656-1720, ingénieur et 
astronom e. 11 trav a illa  
aux  fortifications de Ge
nève, dessina une carte  
du lac de Genève et du 
cours du Rhône qui fu t 
utilisée pa r A nt. Chopy 
pour dresser sa carte  du 
lac de Genève et des pays 
circonvoisins. É criv it des 
Remarques sur l ’histoire 
naturelle des environs de 
Genève, qui se tro u v en t 
dans Spon : Hist, de Ge
nève. Membre de la So
ciété royale de Londres
1706. —  28. N ic o la s ,  
frère du n° 27, 1664-1753, 
m athém atic ien , physicien 
et astronom e. Un des sa
v an ts les plus rem arq u a

bles de son époque, am i de N ewton, agrégé à  la Société 
royale de Londres 1688. A uteur de tra v a u x  im p o rtan ts  
sur les m athém atiques et l ’astronom ie, il app liqua  les ré

Nicotas  Fatio.  
D'après un pastel de la Bibl. 

pubi, et univers . Genève.

Paul-Vic tor  Fatio.  
D’après un portrait de la 

coll.  Maillart.

su lta ts  de ses découvertes à ia  navigation  et à l ’industrie . 
A yant écrit p lusieurs opuscules en faveur des Camisards 
réfugiés à  Londres, avec lesquels il é ta it en rap p o rt, il 
fu t condam né par la ju stice  anglaise à être  exposé 
publiquem ent avec un  écriteau a ttach é  au  chapeau,
1 7 0 7 .  Dès lors, il renonça à ses études scientifiques et 
p a r ti t  pour convertir au  christianism e les populations 
païennes de l ’Asie ; après une absence de plusieurs 
années, il rev in t en A ngleterre où il vécu t dans l ’obscu
rité . Ses papiers on t été réunis pa r Le Sage et donnés à la 
B ibliothèque de Genève. —  2 9 .  F r a n ç o i s ,  frère du n° 
2 8 ,  * 1 6 6 7 ,  seigneur de Duillier, capitaine au service 
d ’A ngleterre en P iém ont. — 3 0 .  A n d r é - E m m a n u e l ,  
fils du n° 2 9 ,  1 7 0 9 - 1 7 3 1 ,  seigneur de Duillier, don t la 
fille posthum e, Françoise-M ichée-Louise, 1 7 3 2 - 1 7 6 4 ,  
a p p o rta  Duillier dans la famille Bazin. — Voir LL. — 
L L H . —  Sénebier : Hist. litt, de Genève. —  May : 
Hist, m ilit. — Girard : Hist, des off. suisses. — Galifïe : 
Not. gén. —• De M ont et : Diet. —  W. Guex : Tableau 
généal. — R G V  I. — Arch, de la famille Fa tio .

Fam ille bourgeoise d ’Orbe en 1 7 8 1 ,  rem onte à 
J e a n  - F r a n ç o i s  F atio  (alias Çlerval), 1 7 0 5 - 1 7 8 8 ;  
elle essaima dans les cantons de Vaud, Genève, 
N euchâtel, e t dans le Ju ra  bernois et à l’é tra n 
ger. — L o u i s - J u l e s - U r i e l ,  1 8 2 5 - 1 8 8 7 ,  horloger à 
Genève, un  des fondateurs du Journal suisse d’horlo
gerie. — Notice sur les origines de la famille Fatio , 
bourgeoise d ’Orbe, et Tabi, généal. par W. Guex. — 
Livre d ’or vaudois. [w . G u e x . ]

F A T T E T .  Fam ille bâloise, bourgeoise en 1 6 3 6  avec 
P e t e r ,  1 5 9 2 - 1 6 5 8 ,  négociant, conseiller de R appoltstein  
et juge de M arkirch en Alsace, ainsi q u ’avec U l r i c h ,  
com m erçant, de M arkirch. — U l r i c h ,  fils de ce dernier 
1 6 2 6 - 1 6 6 3 ,  colonel au service de Venise. Le dernier de 
la fam ille à Bâle fu t L u c a s ,  f  1 7 5 1 .  — Wappenbuch 
Basel. [C. Ro.]

F A U C H E .  Vieille famille bourgeoise de Neuchâtel 
dès le X V e s., représentée actuelle-

Ô
m ent à  Paris. Arm oiries : de sable 
au  m aille t d ’or. —  1.  S a m u e l ,  1 7 3 2 -  
1 8 0 3 ,  im prim eur-libraire à N euchâtel, 
ainsi que ses fils Jonas, A bram -Louis 
et François (à H am bourg). — 2 .  Abram - 
L o u is  Fauche-B orel, * 12  avril 1 76 2  
à N euchâtel, ob tien t le t itre jd 'im p ri
m eur du roi en 1 7 8 6 ,  que porte  déjà 
son père d on t il est. l ’associé. Il se 
m et à  son com pte en 1 7 8 8  et ne ta rd e  

pas à avoir des démêlés avec la censure pour impressions 
clandestines. Il fa it p a ra ître  entre  au tres, en 1 7 9 8 ,  le 
Journal de ce qui s ’est passé ù la Tour du Temple pendant la 
captivité de Louis X V I ,  ce qui lui a ttire  des plaintes de la 
p a rt du gouvernem ent français. Il en tre  en con tact avec 
des émigrés français, auxquels il p rê te  de l ’argen t ou 
des m archandises q u ’ils 
von t colporter en Suisse 
ou en A llem agne. Gagné à 
la cause de la royau té  
française, il obéit en 1 7 9 5  
aux  suggestions du soi- 
d isan t com te de Mont- 
gaillard et se rend auprès 
du général P ichegru, alors 
à S trasbourg , pour l ’en
gager à abandonner la 
cause de la révolution. Les 
négociations se poursui
v en t pen d an t to u te  l ’a n 
née 1 7 9 5  en tre  Mulheim, 
où résidait le prince de 
Condé, et S trasbourg , mais 
ce p ro je t de contre-révo
lu tion  s ’effondre au 18 
fructidor. Dès lors, F a u 
che-Borel court l ’Europe 
au  service des Bourbon, 
tou jours in trig u an t, to u 
jou rs com plotant. Il est
ta n tô t  en Allemagne, en A ngleterre ou à Paris. Le 7 ju il
let 1 8 0 2 ,  il est a rrê té  dans cette  ville, je té  au Temple

Louis  Fauche-Borel.  
D'après une gravure  sur acier  

de J. Kenner lev .
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ou il reste  31 m ois. Il n ’cn so rt q u ’après avoir offert ses 
services à  D esm aret, un  des chefs de la  police de Fou- 
ché, se rend  à  B erlin, abandonne  D esm aret e t im prim e 
à dix mille exem plaires la  d éc lara tion  de Louis X V III 
au x  F rançais. P a r  l ’entrem ise de son frère François, 
à H am bourg , il en tre  en re la tio n s avec son com patrio te  
P erle t, un  agen t de D esm aret, qui lui fa it croire à 
l ’existence d ’un com ité ro ya liste  à  Paris. La correspon
dance se p o u rsu it ju sq u ’à la fin de l ’E m pire . Fauche- 
Borel est la  dupe de P e rle t, m ais il réussit à faire p a r
tag e r sa c rédu lité  au  g o uvernem en t anglais e t à 
L ouis X V III  lui-m êm e. A la R estau ra tio n  il est oublié. 
Aigri, obéré de d e tte s , il réclam e, sollicite l ’accom plis
sement. des prom esses q u ’on lui a fa ites, rappelle  les 
services rendus, fa it un  procès re te n tis san t à  P e rle t 
dém asqué en 1816, et o b tien t en 1820 une allocation 
de 50 000 fr. e t une pension de 3000 fr. Dès 1824, il se 
m et à  ses M émoires, 4 vol. que rédige A lphonse de 
B eaucham p, e t le 4 sep tem bre 1829, il se je t te  du h au t 
de sa m aison, transfo rm ée en hôtel, à  N euchâtel, e t se 
tu e . Fauche-B orel a v a it  été anobli pa r le roi de Prusse 
en 1820, avec les armoiries su ivan tes : d ’or à  deux 
lances (ou flèches) de gueules, en sau to ir, accom pa
gnées de tro is feuilles de chêne de sinopie, à l ’écusson 
d ’azu r b ro ch an t su r le to u t  chargé de tro is tê te s  de 
licorne, les deux prem ières affrontées, d 'a rg en t, et 
d ’un cro issant du m êm e en chef. —  Voir Fauche- 
Borel : M émoires. —  Précis hist, des d iff. m issions de 
Fauche-Borel. —  Biogr. Neuch. I. —  F. B arbey  : Les mé
moires de Fauche-Borel, dans Revue historique 19 0 9 .— 
G. LenÔtre : L ’affaire Perlet. — A IL S  1898, 18. —  3. 
E u g è n e , neveu du n °  2, * 1799, im prim eur à  N euchâtel, 
se ren d it à  Paris en 1830, où il publia  un  pam p h le t in 
titu lé  : R éflexions sur l ’état présent de la ville de N eu
châtel en Suisse, sa police, ses lois et ses coutumes... 
qui fit un  certa in  b ru it à N euchâtel. A fa it p a ra ître  en 
o u tre  : Exam en des causes qui ont amené la dernière 
révolution à Neuchâtel, 1831, et De la révolution de N eu
châtel en 1848, 1849. —  Voir A rth u r P iaget : Hist, 
de la Révol. neuch. II , 328. [L. M.l

F A U C H E  D E  D O M P R E L ,  J e a n - J a c q u e s ,  |  11 
m ars 1662. P rieu r de M orteau, puis h a u t doyen de 
Besançon e t enfin a rchevêque de Besançon en 1659. 11 
fu t en 1649 can d id a t au  siège épiscopal de L ausanne, 
à la m o rt de Je a n  de W attev ille  ; il p o rta  m êm e le 
t it re  d ’évêque nom m é et il y  a  to u t lieu de croire q u ’il 
le fu t, m ais cette  nom ination  dem eura sans effet. Le duc 
de Savoie ren o u v elan t ses p ré ten tio n s à l ’élection de 
l ’évêque de L ausanne nom m a le P . B enoît Schwaller, 
de Soleure. Le pape refusa  de le reconnaître  et désigna 
en 1652 Josse K nab , p rév ô t de Lucerne, qui occupa en 
réalité  le siège de L ausanne. —  R o tt : Repr. diplom.
V I. —  Sclim itt e t G rem aud: M émoires sur le diocèse de 
Lausanne  I I ,  437. [ R æ m y .]

F A U C I G N Y ,  de  (F au S S IG N Y ,  Fo ü C IG N IE ,  F u -  
C i g n y e ) .  Fam ille  noble, bourgeoise de Fribourg  de
puis 1398, é te in te . Il est im possible de la  ra tta c h e r  
au x  d y n astes de Faucigny  (Savoie). Selon certains 
au teu rs , les F aucigny , dont le p rem ier m em bre 
connu se ra it G uillaum e, n o taire  à V evey en 1358, 
a u ra ien t h ab ité  d ’abord  Vevey, d on t ils é ta ien t b o u r
geois, et se raien t venus dans la seconde m oitié du 
X IV e s., s ’é tab lir  à  M ontagny. C’est inexact ; les 
p lus anciennes m entions p lacen t la  fam ille à  M ontagny. 
E n  1263, un  W i l l e l m u s  est tém oin  d ’un acte  passé 
à  M ontagny ; en 1320, un  W i l l e l m u s  encore est p ro 
p rié ta ire  d ’une m aison à M ontagny. D ans la su ite  on 
tro u v e  des m em bres de cette  fam ille é tablis à  Vevey, 
F ribourg  et P ayerne. Arm oiries : d ’azu r à  3 tê te s  b a r
bues de carn a tio n  coiffées d ’un chapeau, ou b o nnet à 
po in te , de gueules e t habillées de m êm e, posées deux 
e t une (varian tes.) —  1. A y m o n ,  donzel, reçu bourgeois 
de F ribourg  1398, m em bre du conseil de Vevey, ch â te 
lain  de Corsi er pour les de Com pey. —  2. P i e r r e ,  fils 
du n° 1, donzel, bourgeois de F ribourg  1424, conseiller 
de F ribourg  1441, f  1445.—  3. P e t e r m a n n ,  fils du n °  2. 
reçu  bourgeois de F ribourg  1457, du  Conseil des Soi
x a n te  1464, du  P e tit  Conseil 1469, chevalier 1469, 
b ourgm estre  1471-1474, avoyer de F ribourg  1478-1479, 
1480-1483, 1486-1489, 1492-1495, 1498-1501, 1504-1507,

1510-1511, fit son tes tam en t le 24 décem bre 1513 el 
m o u ru t peu après. 11 jo u a  à F ribourg  un  rôle im p o rtan t, 
soit dans les affaires d ip lom atiques, soit, dans les expé
ditions m ilitaires. 11 fu t le chef des tro u p es fribourgeoises 
dans les guerres de B ourgogne et conduisit ses hom m es 
au x  victo ires de G randson et de M orat (1476) ; il ra p 
p o rta  de cette  dernière ba ta ille  une coupe q u ’il légua 
à  l ’église de B ourguillon. E n 1479, il dirigea le dé tach e
m en t de 1000 h . envoyé p a r F ribourg  au  secours des 
U ranais, l ’année su ivan te , les 500 Fribourgeois envoyés 
au  roi de F rance  Louis X I. Il fu t le rep ré sen tan t de F r i
bourg dans do nom breuses diètes e t négociations, en tre  
au tres  au  congrès de F ribourg  1476. A gent de la cou
ronne de F rance auprès des Suisses 1489. — G rem aud : 
Les F aucigny de Fribourg, dans Ë lr. frib . 1873. — Le 
mêm e : Le crucifix de Petermann de F aucigny, dans F A  
1895. —  D ubois : Les F aucigny de Fribourg, dans A H S
1904. —  M artignier : Vevey et ses environs, p. 77. — 
G um y : Regeste de Hauterive. —  Archives d ’É ta t  F r i
bourg  : Généalogies Daguet et Schneuwly  ; Grosses de 
M ontagny. [j. n .]

F A U C I G N Y ,  de. Maison de dynastes savoyards, qui 
a donné tro is évêques à Genève et un 
à L ausanne. Elle posséda en Suisse 
divers fiefs. A rm oiries: paté d ’or et 
de gueules de six pièces. —  1. G uy, 
chanoine de L yon, fils de Louis, évê
que de Genève de 1070 à 1120. C’est 
le prem ier des évêques genevois dont 
on connaît la fam ille et le caractère . 
Il p a rtic ip a  à la fondation  de nom 
breux  couvents, C ontam ines sur Arve 
entre  au tres  en 1083, et m o n tra  une 

grande p rod igalité  envers l ’abbaye de Cluny. — 
[ J . - J .  M o n n ie r . ]  —  2.  G i r a r d ,  fils de Guillaum e, 
évêque de L ausanne 1107, p révô t de Genève 1113, 
chancelier im périal 1120-1125. t  1er ju ille t 1129. Il 
p rit réso lum ent p a r ti pour l ’em pereur H enri V dans 
ses conflits avec l ’église. E n  1116, l ’em pereur lui de
m anda  de secourir l ’église S a in t-É tienne  de Besançon 
contre les p ré ten tions p a p a le s .— 3. A rd u e iu s , évêque 
de Genève 1135-1185 e t p rév ô t de la cathéd ra le  de 
L ausanne 1127-1185. Ce p ré la t est l ’un des plus connus 
du X I I e s .;  p en d an t c inquan te  ans il figure dans la 
p lu p art des diplôm es épiscopaux ou m onastiques des 
diocèses de L ausanne e t de Genève. Son nom  rom and 
d evait être  A rdizon. Il é ta it fils de R odolphe I er, p e tit-  
neveu du n° 1, neveu d ’évêques de L ausanne et de Taren- 
taise . Il fu t le b ien fa iteu r des m onastères cisterciens 
de H a u tc rê t et de M ontheron, de B onm ont e t d ’A ulph, 
ainsi que de la C hartreuse d 'O ujon . A Genève, il dé
fend it les privilèges de son église contre le com te de 
Genevois, o b tin t en 1154 de l ’em pereur Frédéric  I er 
la ra tifica tio n  de ses droits régaliens et de la qualité  
de prince de l ’em pire. Il s ’opposa aux  p ré ten tio n s am 
bitieuses des Z ähringen et p rit p a rti pour l ’em pereur 
dans son conflit avec le pape A lexandre I I I ,  f  le 25 ju il
le t 1185. —  R eym ond : D ignitaires. — [ M .  R.] —
4. P i e r r e ,  prév ô t du ch ap itre , évêque de Genève de 
1312 à 1342. Son épiscopat fu t p a rticu lièrem en t agité , 
et lui-m êm e personnellem ent mêlé aux  guerres féodales 
qui se déchaînèrent, dans Genève et les environs. Après 
la  prise du ch âteau  du B ourg-du-Four en 1320 par 
les fils et p a rtisan s du com te Amédée V de Savoie, il 
se re tira  à Thiez d ’où il excom m unia ses adversaires et 
m it Genève à l ’in te rd it. Un com prom is in te rv in t en 
1328, grâce à la m édiation  de l ’archevêque de Vienne, 
m étropo lita in  du diocèse, en tre  l ’évêque, les com tes de 
Savoie, de Genève et de D auphin , baron  de Faucigny . — 
Regeste genevois —  M D G  X V III . [J .-J . M o n n i e r . ]  

F A U C O N N E T .  Fam ille de C hâteaudun , bourgeoise 
de Genève dès 1790 en la personne d ’ABRAHAM-PHiLiP- 
P E ,  1749-1836, secrétaire  de la ju stice  1793, m em bre du 
D épartem en t des F inances 1794. —  2. C h a r l e s - I s a a c -  
J o s e p h ,  * 1811, t  1876, D r m ed., député  à la C onsti
tu a n te  de 1841, au  G rand Conseil 1842 ; m édecin en 
chef de l 'H ô p ita l 1858. Passa  ses dernières années à 
N yon, m ais rev in t cependan t en 1875 à Genève où il 
m o u ru t. B o tan iste  distingué, il a laissé : Herborisations 
au Salève ; Promenades botaniques aux Voirons ; Excur-
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sion botanique dans le bas Valais. —  Voir Soi'det : Diet.
—  De M ontet : Diet. — GL ja n v . 1876. —  Picot : Cente
naire de la Société médicale,. [H. F.]

F A U L E N S E E  (G. Berne, D. N iedersim m enthal, 
Com. Spiez. V. D G S ). Vge de la paroisse de Spiez dont 
le nom  prov ien t d ’un p e tit lac m arécageux du voisi
nage. Il dépendait de l ’ancienne seigneurie de Spiez 
avec laquelle  son histo ire est confondue. Ju s q u ’à la 
R éform e, la chapelle de sa in t Colombai!, dont les ru i
nes fu re n t rasées en 1 8 9 2 ,  fu t un pèlerinage célèbre. 
L ’ancien é tab lissem ent de bains sert depuis 1 9 2 0  d ’a 
sile pour aveugles. —  Ja h n  : Chronik. — H artm an n  : 
Landbuch. —  v. R odt : Bern. Kirchen. — Golii : 
Bäder. [H .  Tr.]

F A U Q U E X .  Fam ilie vaudoise, connue à Riex 
dès a v an t 1 5 3 3 .  —  1. L o u is ,  1 8 1 7 - 1 8 9 9 ,  avocat, su b 
s t i tu t  du p rocureur général 1 8 4 2 - 1 8 4 4 ,  député d 'Y ver
don 1 8 7 0 ,  puis de L ausanne au G rand Conseil, l ’un 
des chefs du p a r ti radical, répu té  pour son esprit caus
tique. — 2 .  A l o y s , 1 8 5 9 - 1 9 0 1 ,  fils du n° 1, fo n d a teu r du 
p a rti socialiste vau  dois ( 1 8 9 1 )  et du jou rnal le Grütli, 
député de L ausanne au  G rand Conseil, l ’un  des hom m es 
politiques les plus actifs e t les plus populaires de sa ville
n a ta le , popu laire  aussi à cause de sa taille  colossale.
—  3. P h i l i p p e , 1842-1907, industrie l à  Genève, qui 
légua deux m illions pour le san a to rium  de C lerm ont sur 
Bierre. — Livre d ’Or. [M. II.]

F A U R E .  Fam ille du L o d e  qui p o rta  ju sq u ’au débu t 
du X V II Ie s. le nom  de Favre . —  C h a r l e s , * 13 oct. 
1829 à Paris, p a steu r à P regny  (Genève) 1862-1869, 
agen t général de la m ission in té rieu re  1873-1879. Ré
dacteu r de l ’A frique explorée et civilisée 1879-1894. 
A publié : L ’enseignement de la géographie en Suisse, 
1891 ; Exposé sommaire des voyages et travaux géogra
phiques des Suisses dans le cours du X I X e s., 1891.
— Livre d'or de Belles-Lettres de Neuchâtel. [L. M.l 

F A U R E ,  J e a n - J A C Q U E S ,  1817-1887, d ’une famille
française de la Drôm e, adm ise en 1816 à la bourgeoisie 
de L ausanne. M aître au  collège de P ayerne 1846, p as
teu r de l’Église libre à Cully 1855. professeur à  la F a 
culté libre de L ausanne 1865-1887, a u te u r d 'une  fon 
d ation  en faveur d ’in s titu teu rs . Livre d’or. [M. R .]  

F A U S S O N A Y  ( F A U S O N E Y ) ,  A m b l a r d u s  de,  
D r ju r ., sous-conservateur à l ’un iversité  de T urin, 
chanoine de Sion 1450, doyen de Valére 1458, t  1473. — 
ANSELMUS, 1427-f 1458, doyen de Valére. —  Voir 
G rem aud. — W irz : Repert. I  et I I .  —  Arch, de Va
lére. [D . I.]

F A U S T U S .  Moine de l ’abbaye de Saint-M aurice au 
V Ie s., a écrit les m iracles opérés pa r sa in t Severin 
d ’Agaune à la cour de Clovis, une vie et une apologie du 
m êm e sa in t. Ses œ uvres on t été publiées dans les Acta 
Sanctorum  I, 468-570. — Rossel : H ist. litt, de la Suisse  
romande. [Ta.]

F A V Æ R A .  Voir P f æ f e r s .
F A V A R G E R ,  F A V A R G I E R .  Vieille fam ille neu- 

châteloise, bourgeoise de N euchâtel 
dès le m ilieu du X IV e s. Elle tire  
son nom  de la Favarge, an tiq u e  de
m eure située près de la Coudre, qui 
dépendait de l ’abbaye de Fontaine- 
An dré, et é ta it p rim itivem en t une 
forge. A rm oiries : d ’azur à  la croix 
la tine  d ’or soutenue d ’u n  triangle 
évidé du m êm e. La filiation in in te r
rom pue rem onte  à  J e a n , en 1 5 2 0 ,  
qui est la souche de to u tes les familles 

F av arg er actuelles. —  1. J e a n , du G rand Conseil 
de N euchâtel 1 5 7 4 ,  du P e tit Conseil 1 5 8 7 ,  m aître- 
bourgeois 1 5 9 0 ,  f  2 4  m ars 1 5 9 8 .  — 2 .  D a v id ,  1 5 9 2 -  
1 6 4 9 ,  du P e tit Conseil 1 6 2 3 ,  juge au T ribunal des Trois- 
É ta ts  en 1 6 2 7 ,  procureur général 1 6 2 8 ,  conseiller d ’É ta t 
1 6 3 2 ,  in te n d a n t général des troupes levées pour la 
ga rd e  des frontières en 1 6 3 5 .  E n 1 6 3 0  et 1 6 3 1 ,  il rem 
plit p a r  in té rim  les fonctions de m aire du L o d e. Maire 
de N euchâtel 1 6 4 2 .  Hom m e politique rem arquab le , il 
jo u is sa it de l ’entière confiance du prince H enri I I  de 
L onguevüle  et siégea dans son Conseil p rivé. Chargé de 
d iverses m issions diplom atiques d u ran t la guerre de 
T ren te  ans, il reçu t, le 2 5  août 1 6 4 1 ,  une le ttre  de no- 
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blesse et en fief la rece tte  de Valangin. — 3. H e n r y , 
fils du n» 2, receveur de l’Épargne en 1663, capitaine 
au  service de France 1674. juge aux  T ro is-É ta ts  en 
1665. — 4. P ie r r e ,  1662-1714, fils du n» 3, D r en droit 
à Bâle en 1684, avocat à N euchâtel, p rocureur de V alan
gin. il fit à  l ’époque où se posa la question de la suc
cession de N euchâtel une active  propagande en faveur 
du  prince de Conti, don t il é ta it l ’agen t et le correspon
d a n t à N euchâtel. Il rédigea la prem ière com pilation 
des coutum es du pays de N euchâtel. Après l ’avènem ent 
du roi de Prusse, il se re tira  à  Paris et d ev in t secrétaire  
des com m andem ents de la princesse douairière de Conti, 
M arie-Thérèse de B ourbon. 11 m ouru t à  l ’H ôtel Conti.
—  5. J e a n - B ARTISTE,  fils du n> 3, 1673-1761, du Grand 
Conseil 1718, du P e tit Conseil 1727, m aître-bourgeois 
1736 et 1744. — 6. J e a n - G u i l l a u m e ,  1713-1786, capi
taine au  régim ent de Boccard au service de France, 
chevalier du M érite m ili
ta ire . — 7. L o u i s - D a v i d ,
1787-1859, négociant à 
Lyon, ad jo in t au m aire de 
Lyon, chevalier de l ’ordre 
du Lys. —  81 F r u n ç o is -  
A u g  u s te ,  1799-1850, a v o 
cat, m aire de T ravers 1831, 
conseiller d ’É ta t,  direc
te u r  du D épartem en t m ili
ta ire  et chancelier de la 
p rincipau té . Il est su rto u t 
connu sous le nom  du 
chancelier Favarger. Il 
fu t l ’un des chefs les plus 
influents du gouverne
m ent royaliste  de 1831 à 
1848. R édac teu r du Cons
titutionnel neuchûtelois. Il 
a  laissé un Cours de pro- „  _
cédure civile, et a rédigé. 5 f .nî?.ls ‘^ u8uste Favarger en , ’ • t ri lodo. D  après un portrait a 1 huile
comm e secretaire  du Corps gelü, au h W e  hi,tor. de 
législatif, les dix volum es Neuchâtel,
du Bulletin  de cette  as
sem blée. Chargé le 29 février 1848 par l ’am bassadeur 
de Prusse, Sydow, de p o rte r des dépêches à  Berlin, il 
ne rev in t pas au pays, la révolution  du 1er m ars 1848 
a y an t renversé le gouvernem ent dont il faisait partie . 
D irecteur au M inistère des Affaires é trangères à  B er
lin. — 9. C h a r ie s -L o m s ,
1809-1882, avocat et no
taire , urocureur de la ville 
de N euchâtel, m aître- 
bourgeois 1846, fonda
teu r en 1842, avec Ph .
Suchard , de la colonie 
suisse d ’A lpina (É ta t de 
New York), avocat et 
notaire à La Chaux-de- 
Fonds 1852, secrétaire  du 
Conseil ad m in istra tif, puis 
Conseil com m unal de N eu
châtel 1857-1882, fonda
teu r du Courrier de N eu
châtel, dépu té  à la Consti
tu an te  1858, au  G rand 
Conseil 1858-1862 et 1865- 
1874, présiden t de la d i
rection  de la Maison des 
orphelins, juge à la Cour 
d ’appel ju sq u ’en 1874,
L ’établissem ent agricole 
de Belm ont fu t créé sur son in itia tive  et ses conseils.
— 10. R e n é -I-Ii p p o l y t e , 1815-1867, musicien et com- 

I positene distingué, vécu t en France e t en A ngleterre.
11. H e n r i e t t e , 1838-1921, ph ilan thrope, établie à 
Paris depuis 1858. Elle occupait une place en vue 
dans les nom breuses œuv-res p ro tes tan tes  de bien
faisance. P résidente du com ité p ro tes tan t du pa 
tronage des hô p itau x  de Paris, titu la ire  de la mé- 

; daille de 1870 et de la médaille de l ’assistance publi- 
! que. A publié : Quelques souvenirs de l ’année terrible à 
I Paris. — 12. T h é o d o r e , 1845-1902, neveu du n° 9,
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Charles-Louis Favarger.  
D'après une photographie .
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ingénieur à  Vienne e t à  P aris . Associé de l'A m éricain  
H otchk iss, in v en teu r des canons à  t i r  rap ide , il fonda 
avec celui-ci l ’usine de Sain t-D enis, qui fourn issa it to u 
tes les m arines e t to u s les é ta ts-m ajo rs  du m onde ; d irec
teu r-a d m in is tra te u r des anciens é tab lissem ents H o tch 
kiss, près P aris, p résid en t du Conseil d 'ad m in is tra tio n  
de la B anque  suisse e t française  à  Paris, v ice-présiden t 
de la  Société suisse de bienfaisance e t p résid en t du 
com ité de l ’Asile suisse des v ieillards à  Paris, cheva
lier de la  Légion d ’ho n n eu r. —  13. P h i l i p p e , * 1847, 
fils du n° 9, av o ca t et pub lic iste , su b s titu t  du juge 
d ’in s tru c tio n  1868-1871, conseiller m unicipal à  N eu
châtel 1871-1877, conseiller général p e n d an t p lusieurs 
lég isla tu res. R éd ac teu r en chef de l’Union libérale 1873- 
1880, censeur de la  B anque can tonale  neuchâteloise 
dès 1912. A publié  : La noble et vertueuse compagnie des 
M archands de Neuchâtel, e t collaboré à  la Suisse libérale, 
au  Journal de Genève, au  Journal des économistes, etc.
—  14. D a v id -L o ü is , 1849-1907, no ta ire  au  L ode, 
m em bre du  Conseil m unicipal, du Conseil général, puis 
dépu té  au  G rand Conseil 1892-1904. P résiden t du  T ri
b u n a l du  L o d e  1901-1907. —  15. A l b e r t , fils du n° 9, 
* 1851, ingénieur, chef de la  Maison F av arg er & Glc, 
fabriques de télégraphes e t d ’appareils électriques à 
N euchâtel 1908-1920, professeur d ’électricité  à l ’École 
d ’horlogerie de N euchâtel 1885-1911, p résiden t de 
la Société suisse des électriciens 1891-1892, m em bre du 
Conseil général de N euchâtel, qu 'il p résida  en 1910-1911; 
m em bre du ju ry  à  l ’exposition  universelle  de Turin  
1911. A publié divers a rtic les dans des jo u rn au x  
techniques et po litiques, e t L ’électricité et ses a pp li
cations à la chronométrie. —  16. H e n r y , 1855-1922, 
fils du  n° 10, a rch itec te  é tab li au  Caire de 1886 à  1902, 
où il b â ti t  n o tam m en t le Mena H ouse H ôtel, l ’Hôtel 
des C a ta rac tes à  A ssouan, e tc . A rch itecte  du  gouver
nem en t égyptien , il co nstru is it en ce tte  qualité  le b â 
tim e n t des prisons du C aire; secré ta ire -tréso rier de 
l’H ô p ita l b ritan n iq u e  à Port-S a ïd , don t il a v a it é tab li 
les p lans (1915), m em bre du grand  com ité du  R oyal 
A utom obile  Club de Londres, e t m em bre de la Société 
des A ntiquaires de Londres. —  17. P i e r r e , * 1875, 
fils du n° 13, D r en d ro it, av o ca t à  N euchâte l dès 1906, 
m em bre du Conseil général dès 1915, p résiden t de ce 
corps 1920, dép u té  au  G rand Conseil dès 1913, su b s ti
tu t  du p rocureu r général dès 1921, consul de Belgique 
1924. Chevalier de la  Légion d ’h onneur. [P. F.]

F A V A S ,  J e a n - D a n i e l ,  1 8 1 3 - 1 8 6 4 .  P e in tre  genevois, 
élève d 'H ornung , de D elaroche, am i de Charles Gou
nod , a u te u r d ’un  p o r tra it  très  rép an d u  du  Général Du- 
four  (l’original au  Musée de Genève), du Lever, de La 
Bouquetière, etc. D euxièm e m édaille au  Salon de 
Paris, 1 8 4 5 .  —  Voir S K L .  [C.. lt.]

F A V E R G E S  (C. V aud, D. L av au x , Com. Saint- 
Saphorin . V. D G S ). G rand vignoble, dé jà  m entionné 
au  X I I e s., où se tro u v a ie n t des forges. Le 25 fév. 1138, 
l ’évêque de L ausanne, Guy de M aligny, confirm a au 
couven t de H au teriv e  la  donation  de fabrica de sancto 
sufforiano  p a r  Guillaum e de Glane. E n  1216, au  m o 
m en t de p a r tir  pour la croisade, G aucher de B lonay s • 
désista  de ses p ré ten tio n s su r les Faverges. Les comi s 
de Genevois, de G ruyère, les seigneurs d ’Oron, don è 
re n t aussi au  couven t les biens q u ’ils av a ien t eu de 
lui. Le dom aine des Faverges est resté  p ro p rié té  de 
ce couvent ju sq u ’à sa suppression  en 1848 ; il a  passé 
alors aux  m ains de l ’É ta t  de F ribourg . — D H V .  — 
Jo rd a n  : Le domaine des Faverges. [M. R.]

F A V E R N A C H  ( G R O S S  et K L E I N ) .  Voir F a r v a -  
g n y - l e - G r a n d  e t  F a r v a g n y - l e - P e t i t .

F A V E Y .  Fam ille vaudoise, bourgeoise de Cossonay 
en 1459, de La Barra, d ’É clépens, de L u try , e t a c tu e l
lem ent de P o m p a p le s .—  1. P i e r r e ,  con tribue  en 1467 à  
un  don de la ville de Cossonay au  duc de Savoie. —
2. H u g u e s , souche de la  b ranche  de Pom paples en 1559.
—  3. M i c h e l , conseiller à  Cossonay en 1598, épousa 
une nièce du ré fo rm ateu r Fare i. —  4. J e a n - P i e r r e , 
châtela in  de L u try  1663-1675. —  5. L o u i s - H e n r i , 
1749-1820, ag en t na tio n a l de la R épublique helvétique, 
d ép u té  en 1803, juge  de paix  de La S a rra . — 6. G e o r 
g e s , neveu  du n° 5, 1767-1849, p a steu r à  P en thaz , 
B allaigues, R om ainm ôtier, La Barra, doyen de la classe

d ’Y verdon ; a u te u r  d ’un Abrégé de l ’Histoire des Helvé- 
liens. —  7. G e o r g e s , 1804-1874, cousin du n°  6. n o ta ire , 
colonel, dépu té  de La Barra 1831-1839 e t 1851-1874.
—  8. G e o r g e s ,  fils du 
n° 7, 1847-1919, secré
ta ire  de la Légation  suisse 
à  P aris  1872, p rocureu r 
de la  R épublique à  L au 
sanne 1874-1885, avo ca t 
à L ausanne 1885 - 1901, 
juge  d ’in stru c tio n  fédéral 
1880-1900, professeur de 
d ro it à  L ausanne 1878- 
1901, rec teu r de l 'u n iv e r
sité 1892-1894, juge  fé
déral 1901-1919, colonel 
d ’in fan terie . P résiden t de 
la Société d ’h isto ire  de 
la  Suisse rom ande  ; a u 
teu r , avec le D r B ria tte , 
d ’un supp lém en t au  Dic
tionnaire historique du 
canton de Vaud  de Mar- 
tignier e t de Crousaz, Georges Favey. 
a insi que de plusieurs D'après une photographie, 
notices h isto riques e t é tu 
des critiques im p o rtan te s . —  Livre d'Or. [M.  R . ]

F A V E Z .  Fam ille  vaudoise, de Servion, puis de Pen- 
théréaz . —  L o u is , f  1923, p a steu r à  L eysin de 1875 
à  sa m o rt, ph ilan th ro p e , l ’un  des fo ndateu rs de la 
s ta tio n  c lim atérique de Leysin. [M.  R . ]

F A V I E R ,  G u i l l a u m e , de Villars (Gex), bourgeois 
de Genève 1462, n o ta ire , conseiller 1484, synd ic  i486, 
secrétaire  d ’É ta t  dès 1487. —  Voir Bordet : Diet. — 
A rch, de Genève. [C. R. ]

F A V O N .  Fam ille genevoise originaire de C harlier 
en Lyonnais, reçue à la bourgeoisie en 1558. Arm oiries  : 
d ’a rg en t à tro is roses de gueules tigées e t feuillées de 
sinopie issan t de tro is coiipeaux de m ontagne de sino
pie. — 1. J e a n , 1601- 
1658, du Conseil des 
D eux-C ents 1631, secré
ta ire  du  Consistoire et de 
l ’H ôp ita l dès 1633, hospi
ta lie r  dès 1654. —  2.
F r a n ç o i s , 1800-1860, fit 
p a rtie  du G rand Conseil, 
du T ribunal de Commerce 
e t du Conseil m u n ic ip al.—
3. G e o r g e s ,  1843-1902, 
pub lic iste  et hom m e po
litique, fils du n° 2. Il 
jo u a  un  très g rand rôle.
F o n d a teu r en 1875 et 
réd ac teu r ju sq u ’à  sa m ort 
du Petit Genevois, qui 
d ev in t plus ta rd  le Gene
vois, organe officiel du 
p a r ti rad ical. F avon  en
tra  au  G rand Conseil en 
1876 et fu t conseiller d ’É 
t a t  de 1899 à  1902. Il 
a v a it fa it p a rtie  en 1880 
du Conseil des É ta ts , puis dès 1880, du  Conseil n a tio 
nal. A publié  un recueil de vers : Les Pervenches. —  
Voir Galifl'e : N ot. gén. I I I .—  Bordet : Diet.—  Le Ge
nevois, 19 m ai 1902. [H. F.]

F A V R A T .  Fam ille lausannoise, d ’origine savoyarde .
—  1. Louis, 1827-1893, professeur, b o tan iste , connu no
tam m en t pa r ses savoureux  articles hum oristiques en 
français e t en pato is, publiés d ’abord  dans le Conteur 
vaudois, puis dans un  volum e au lendem ain  de sa m o rt.
—  2. V i c t o r , t  1922, fils du n° 1, réd ac teu r à  la Revue 
de Lausanne  et au  Conteur vaudois, con tinua  excellem 
m en t l ’œ uvre de son père. [M. R.]

F A V R E ,  F A R B E ,  F a u r e , L e  F è v r e , F a b r i . N om  
de fam ille trè s  rép an d u  dans la Suisse rom ande. 11 
p ro v ien t du la tin  faber, forgeron.

A. C an to n  de F r ib o u rg .  Fam ille assez répandue  
dans le can ton , su rto u t dans les d istric ts de la Gruyè-

Georges  Favon.  
D'après u ne  lithographie .  

(Collection MaiTlavt.)
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re, de la  Veveyse et de la  Glane, déjà  établie  sous 
le nom  de Fabri, vers la  fin du X V e s., à G ruyères, à 
Broc, à  C hâ teau -d ’Œ x et à  R om ont. Elle a donné de 

nom breux  ecclésiastiques. Arm oiries 
des F av re  de R om ont : d ’azur à un 
fer à cheval accom pagné d ’une équer
re en chef et en poin tes d ’un  m ar
teau  et de tenailles, le to u t d ’argen t. 
—  J e a n ,  n o taire  à  R om ont, 1372- 
1374 , ainsi que J e a n  - A y m o n , 1397 
et C l a u d e  1 4 9 0 . —  1. J e a n ,  m em bre 
du Conseil de F ribourg , mis en prison 
p a r le duc A lbert d ’A utriche 1449 , tré 
sorier 1 4 5 5 .—  2 . V a l é r i e n ,  de G ruyè

res, curé et p rieu r de Broc 1 4 5 5 -1 4 9 2 . — 3 . C l a u 
d e .  gouverneur et syndic de Gruyères, ban n ere t de 
M ontsalvens 1555 —  4 . P i e r r e  -  F ra n ço is , * à
B ré tigny-Sain t-B arthé lem y le 6 aoû t 1 7 0 6 , ordonné 
p rê tre  en 1731 par l ’archevêque d ’Avignon qui se 
l ’a tta ch e  comme m aître  des cérémonies, v icaire de 
Pausillac, chanoine de L aud un e t chapelain de la 
famille de B iancas, prêche des m issions dans le L an
guedoc. En 1737 il est désigné p a r le Sain t - Siège 
pour accom pagner Mgr E lzéar-François des A chards 
de la Baum e, évêque d ’Halicarnasse, dans la visite apos
tolique des m issions de l ’A nnain, de la Cochinchine et 
du Cambodge ; il déploie dans ces régions une activ ité  
dévoran te  p en d an t q u a tre  années (1 7 3 8 -1 7 4 2 ) ; nom m é 
p rov isiteur après la m ort de Mgr d ’H alicarnasse, il 
s ’a ttire  l ’in im itié des jésu ites q u ’il accuse d ’être  tro p  
larges vis-à-vis des chrétiens indigènes à  propos de 
rites religieux païens, rev ien t en E urope en 1742 , est 
nom m é p rocureur général à  Rom e des Missions é tra n 
gères de Paris, p ro to n o ta ire  aposto lique, chevalier de 
l ’Éperon d ’Or. E n 1746 , il publie  soi-d isant à  Venise, 
m ais en réalité  à  N euchâtel le récit de sa v isite  en O rient, 
sous le titre  de : Lettres édifiantes et curieuses sur la 
visite de M . de La-B aum e, évêque d'Halicarnasse, à la 
Cochinchine en 1740, ouvrage qui est in te rd it p a r  l ’é- 
vêque de L ausanne et brûlé par ordre du gouverne
m ent de F ribourg , le 16 avril 1746., sur la  place de l ’H ô
tel de ville à F ribourg . L ’évêque a y a n t in te rd it à l ’a u 
teu r, le 15 décem bre, to u te  fonction ecclésiastique, il 
s ’ensuit un  long procès qui dure ju sq u ’à la m o rt de 
l ’évêque de Boccard en 17 5 8 . De la sentence épiscopale. 
Favre  en appelle à  Rom e e t à LL. E E . de Berne, dans 
un  M émoire apologétique 17 4 7 , avec une longue Con
tinuation  en 1752 . P en d an t plus de tren te  ans, il est à 
L ausanne aum ônier de nom breuses familles a ris to c ra ti
ques é trangères ; il célèbre souvent la messe dans une 
m aison de la rue du P ré . E n 1787 il fa it p a ra ître  sous le 
t itre  : M émoire intéressant pour la paroisse d ’Assens, 
un  libelle dirigé contre le curé de ce tte  paroisse, M. 
d ’Odet, fu tu r  évêque de L ausanne. Il a  laissé des m é
m oires m anuscrits, propriété  de M. le chanoine Du- 
praz à L ausanne, t  à B rétigny le 3 m ai 17 9 5 . — Voir 
B erchtold : Hist. F rib . I I I ,  173 . — De M ontet : Diet. — 
LL . —  J .- J .  B erth ier : La baronne d'Olcah.— R eym ond :

L ’église catholique de L a u 
sanne. — 5. É t i e n n e ,  de 
B rétigny , * 8 m ars 1806, 
p rê tre  1834, curé de La 
C h a u x -d e -F o n d s  1836, 
d irec teu r au sém inaire de 
Fribourg  1843, professeur 
à  l ’école m oyenne 1845, 
curé de R om ont 1849, et 
la m êm e année curé de 
L ausanne, recteu r du col
lège Saint-M ichel 1859, 
curé de Divisiez 1869, où 
il est m ort le 16 février 
1886. —  6 .  A u g u s t e ,  de 
Rue, * 1823 à  Lully, prê
tre  1848, curé d ’Échallens
1857. d irecteur des écoles 
de Fribourg  1861, cha
noine de N otre - Dame 

Mgr Aug. Favre. 1862 et de Saint-N ico-
D apre, une photo graphie . ^  m em bre de la

comm ission des études, p révôt du chap itre  de Saint- 
N icolas 1881. f  16 décem bre 1897. —  7. B a r t h é 
l é m y , de B rétigny, * à Collonges-Bellerive 24 m ars 
1843, p rê tre  1866, fo ndateu r de la paroisse de Poliez- 
P i t te t  1868, aum ônier et p réd icateu r au  collège de F r i
bourg 1872, rec teu r du collège 1879, curé de Villars-le- 
T erro ir 1880 ; t  16 m ars 1894. — 8. A n t o n i n ,  de F ri
bourg, m ais d ’une fam ille originaire d ’Estavayer-le- 
Lac, * 1855 à Fribourg , D r m ed., professeur de "méde
cine légale à  l ’École de droit 1883 e t à la faculté  de droit 
de l ’un iversité  de F ribourg  1890-1917 ; au teu r de dif
féren ts tra v a u x  historiques parus dans les Étrennes 
fribourgeoises.—  9. A u g u s t e , t2 2  ju in  1895, syndic de 
Vaulruz, juge de p a ix , dép u té  au  G rand C onseil.—  10. 
J u l i e n , de V aulruz, neveu du n° 9, p rê tre  1891, au 
m ônier et professeur de religion et de lit té ra tu re  à 
l ’École norm ale d 'H au te riv e , D r ès le ttres  1904, ré
dac teu r du Bulletin pédagogique, a u te u r de nom breuses 
publications litté ra ires , h istoriques ou biographiques 
relatives à  L acerdaire, Ju les L em aître, François Cop- 
pée, etc., co llaborateur des Monatrosen, Revue Suisse  
catholique, Revue de Fribourg, Semaine catholique ; t  à 
H au terive  5 ju in  1921. —  11 .  ÉD OU AR D , frère du n° 8, 
* 1873, m usicien, élève d ’Isaye, fo n dateu r du conser
v a to ire  de Fribourg , puis chef de l ’École Jaques-D al- 
çroze à Vienne, chef d ’orchestre à  In terlak en  dès 1915. 
— 12. G e o r g e s , d ’Albeuve, consul suisse à Casablanca 
1921, jou rn a lis te , au teu r d ’un rom an : Cécilia. [F. D.]

B. c a n to n  de G enève. Nom porté  pa r plus de cin
quan te  fam illes, qui ont 
donné à Genève plusieurs 
syndics du X IV e au 
X V Ie s., ainsi P i e r r e  en 
1309; G i r a r d  1404-1406;
H u g o n i n , 1405 ; J e a n ,
1407 ; G u i l l a u m e , 1471,
1481 ; H u g o n i n , syndic 
du p a rti ducal 1525. —
A une fam ille d ’origine 
savoyarde, m ais reconnue 
Genevoise à  Chêne-Tho- 
nex, a p p a rtie n t : L o u is ,
1826-1879. Il reçu t une 
in stru ctio n  rud im en taire , 
voyagea en France et 
s’é tab lit comme en tre 
preneur à  Paris. Il t r a 
vailla aux tunnels du 
Credo, de G randvaux  et 
de Chexbres, e t en 1871, 
o b tin t l ’ad jud ication  des 
trav a u x  de percem ent 
du G othard . Cette entreprise, où les difficultés et les 
im prévus fu ren t très nom breux, le ru in a  ; il m ouru t 
sub item en t le 19 ju ille t 1879, sept mois a v an t l ’achève
m ent du trav a il. Un m onum ent lui a été élevé à  Gesehe
nen et à  Chêne-Bourg. —  F ils de leurs œuvres. [C. lì.] 

Une famille originaire d ’Échallens (Vaud) se fixa 
à Genève vers 1480, avec J e a n , m archand , qui acquit 
la bourgeoisie en 1508, fu t m em bre du P e tit Conseil dès 
1519 et m ouru t en 1525. A rm oiries : d ’azu r à la  fasce 

d ’or accom pagnée en chef d ’une rose 
d ’a rgen t e t en poin te d ’un  fer à  che
val du m êm e. —  D upraz : Notice 
généalogique et historique des familles 
Gotlofrey, d ’Échallens, et Favre, d ’É 
challens et de Genève. — 1. F r a n ç o i s , 
fils du précédent, m em bre du P e tit 
Conseil, joua  un  rôle dans la lu tte  
contre le duc de Savoie et dans la 
conclusion de la combourgeoisie avec 
F ribourg  et Berne (1526). Il se ra l

lia à la Réform e, m ais fu t, avec son gendre Ami 
Perrin , le chef du p a rti d it des L ibertins qui fa i
sa ien t opposition à Calvin ; comme tel il eut, à  p lu 
sieurs reprises, m aille à p a rtir  avec le Consistoire et 
avec le Conseil, t  vers 1551. —- Voir H . Fazy : Procès 
et démêlés à propos de la compétence disciplinaire du 
Consistoire, I54t>-1547, dans M IG  X V I. —  2. G a s 
p a r d , fils du n° 1, continua cette  opposition. Après sa

'

Louis  Favre.
D ’après un portrait de la co l lec 

tion Mai llart.
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m o rt (1556), un procès de lèse-m ajesté  fu t in ten té  à 
sa m ém oire pour avo ir fa it une d o nation  au x  princi
p au x  libertin s qui, a y a n t dû  fu ir de Genève, é ta ien t 
nom m és les Fug itifs . —  Voir E d . F av re  : Gaspard 
Favre et sa donation aux F u g itifs  en 1556, dans M D G  
X X X I, p. 207. —  L a descendance de G aspard  a  donné de 
nom breux  m ag is tra ts  à  Genève : . J e a n ,  son fils unique 
et p osthum e (1556-1621), prem ier syndic ; A m i  (1592- 
1653), p rem ier syndic ; J e a n  (1635-1679), pasteu r, 
chargé de 1658 à 1679 des affaires de Louis X IV  à 
G enève. —  Voir Alb. R illiet : Le rétablissement du 
catholicisme à Genève. —  J a c q u e s  (1654-1722), sei
gn eu r de L a G ara près Ju ssy , syndic. —  3. G u i l l a u m e ,  
1770-1851, é ru d it d istingué. J .  A dert a publié  ses t r a 
v a u x  et une notice b iographique sous le t i t r e  de 
M élanges d ’histoire littéraire, 2 vol. 1852. — Voir Sain te-

Beuve : Guillaume Favre, 
dans Causeries du lu n d i , 
X I I I ,  p . 190. —  4. E d 
m o n d , 1842-1880, fils du 
n" 3, colonel b rigadier, 
a u te u r  d ’ouvrages m ilita i
res : L ’armée prussienne et 
les manœuvres de Cologne 
en 1861, 1862 ; L ’Autriche  
et ses institu tions m ili
taires, 1866. —  5. A l 
p h o n s e , 1815-1890, fils 
du n° 3, géologue d is tin 
gué, co rrespondan t de 
l 'I n s t i tu t  de F rance, au 
te u r  de nom breux  t r a 
v au x , en tre  au tres  : Re
cherches géologiques dans 
les parties de la Savoie, 
du P iém ont et de la Suisse  

A lp honse  Favre.  voisines du M ont-Blanc,
D'après  une photographie de la 3 vol. 1867 ; Description  

co l lec t ion  Maillant. géologique du canton de
Genève, 2 vol. 1879 ; 

Carte du phénomène erratique et des anciens glaciers 
du versant nord des A lpes, 1884, en 4 fe u ille s— Voir 
A lp h . Favre, trois notices biographiques. —  6 .  W i l 
l i a m ,  fils du  n° 4, 1843-1918, donna à sa m o rt sa p ro 

priété  de la Grange 
(E aux-V ives), acquise en 
1800 p a r son arrière- 
grand-père  François, à 
la ville de Genève. —  7. 
C a m i l l e ,  fils du n° 4, 
1845 - 1914, archiviste- 
paléographe, archéolo
gue, colonel - b rigadier, 
a u te u r  de p lusieurs t r a 
v a u x  h isto riques et m ili
ta ires , en tre  au tres  : Le 
Jouvencel de Jean  de 
B ueil, 2 vol. 1887. — 
Voir B H G  IV , 3. — 8. 
A l i c e ,  fille du n° 4, 
* 1851, déploya une 
grande  ac tiv ité  comm e 
présiden te  de la Croix- 
Rouge genevoise, no
tam m en t p en d an t la 
guerre m ondiale. A u teu r 
de : Pensées sur la vie, 
1924. —  9. E r n e s t ,  fils 

du  n° 5, * 1845, géologue, a u te u r de nom breux  tra v a u x  
sur la géologie du Caucase, où il a lla deux fois, et de la 
Suisse. A rédigé de 1869 à 1886, puis avec H. S chard t de 
1886 à  1895  la  Revue géologique suisse  dans les Archives 
des sciences physiques et naturelles. E n  1879, il fonda à 
Genève l ’É vangélisation  populaire  et peu  à peu con
sac ra  to u te  son ac tiv ité  à  cette  œ uvre, au  Com ité in 
te rn a tio n a l des Unions chrétiennes, au x  A ssociations 
d ’é tu d ian ts  chrétiens, etc. — 10. L é o p o l d ,  fils du n° 5,
1846-1922, s ’est consacré dès 1895 à la cause de 
l ’A rm énie. — Voir É d . F av re  : Léopold Favre, 1S46-
1922. — 11. É d o u a r d , fils du n° 5, * 1855, D r

phil., h isto rien , a publié  en tre  au tres  : La Confédé
ration des huit cantons, 1879 ; M émorial des cinquante  
premières années de la Soc. d’hist. de Genève, 1889 ; E u 
des comte de P aris et roi de France, 1893 ; La restau
ration de la République de Genève, 1813-1814, 2 vol. 
1913 ; L ’internement en Suisse des prisonniers de guerre, 
3 vol. 1 9 1 7 -1 9 1 9  ; Théodore T urrettin i, 1845-1916,
1923. Il s ’est beaucoup occupé des m issions en pays 
païen  et a  publié  en tre  au tres  su r ce su je t une b iogra
phie de François Coillard, 3 vol. 1908-1913. [Ed. F.]

G. C an to n  de N e u c h â te l .  De nom breuses fam illes 
F av re  so n t répandues dans le can to n  e t son t originaires 
n o tam m en t de N euchâtel, de B oudry, de C hézard- 
Sain t-M artin , de Boveresse et du L o d e . La p lu p art sont 
au to ch to n es. Un nom m é F avre , o rig inaire des Bulle 
dans le Dép. du Doubs, s ’est é tab li à la Chaux-du-M i- 
lieu à  la fin du X V Ie s., il a donné naissance à la  fam ille 
Favre-B ulle, du L ode  et des Ponts-de-M artel. A citer 
aux  X V e et X V Ie s. : — R o l e t , m aire des Verrières 
en 1429 ; H u g u e s , m aire  de V alangin en 1460 ; O t h e - 
n i n , m aire du L o d e  en 1471 ; J e a n , du Pasquier, b a n 
neret de V alangin a v an t 1494 ; C l a u d e , banneret, de 
B oudry  en 1499 ; A n t o i n e , châte la in  de B oudry  1536, 
du L anderon 1537 ; P i e r r e , ban n ere t de B oudry en 
1544 ; A n t o i n e , ban n ere t de N euchâtel 1553-1557 ; 
J e a n , m aire de Boudevilliers en 1574. —  1. F r é d é - 
r i c - L o u i s  Favre-B ulle, * 21 jan v ie r  1770 à la  Sagne, 
t  5 février 1849 au  L o d e, un  des plus rem arquables 
horlogers neuchâtelo is. C onstru isit en tre  au tre s  une 
balance extra-sensib le pour peser les sp irau x  sphéri
ques appliqués aux  m ontres de m arine ou au x  chro
nom ètres, e t en 1846 le rég u la teu r public de l ’Hôtel- 
de-ville du L o d e . — A. Chapuis : H ist, de la pen
dutene neuchâteloise. — 2. L o u is , de N euchâtel, 1784- 
1860, a rch itec te . On lu i doit la. dém olition des arcades 
de la  ru e  de l ’H ôpital, à N euchâtel, 1825-1830,, la 
co nstruction  du b â tim en t du  Gym nase 1828-1835, sur 
les p lans de Frœ lich , le dé to u rn em en t du Seyon et 
la percée du tu n n el sous la colline de Saint-N icolas 1844. 
—  3. C h a r l e s - F r a n ç o i s , de Chézard, 1785-1822, avo
cat, châte la in  de V aum arcus 1815, m em bre des A u
diences générales dès 1816, av o ca t général 1819. — 4. 
L o u i s - E u g è n e , de Chézard, fils du  n" 3, 1816-1861, 
avo ca t 1840, du G rand Conseil de N euchâtel-ville  1841- 
1848, dépu té  au  Corps législatif 1844-1848, au  G rand 
Conseil 1848-1856, avocat-général 1848-1851, secrétaire  
du Conseil a d m in is tra tif  de la ville de N euchâtel 1851- 
1856, juge de p a ix  de N euchâtel 1856-1860. —  5. 
L o u is ,  * 17 m ars 1822 à B oudry , f  13 sept. 1904 à 
N euchâtel. In s ti tu te u r  au  L o d e  1840-1842, à  La Chaux- 
de-Fonds 1842-1849, professeur à N euchâtel dès 1849, 
d irec teu r du gym nase can tonal 1873-1890, professeur 
à l ’académ ie 1866-1904, conseiller général 1870-1887, 
dépu té  au  G rand Conseil 1874-1877. Pédagogue, 
dessina teur, n a tu ra lis te , nouvelliste  et h isto rien , Louis 
F av re  a déployé une ac tiv ité  considérable. Il fu t un 
des fo ndateu rs de la Société d ’h isto ire , du M usée 
neuchâtelois e t du Rameau  
de Sap in , revues au x q u el
les il envoya de nom breux  
articles ; il collabora éga
lem ent au B ulletin  de la 
Soc. neuch. des Sciences 
nat. A écrit en o u tre  tou te  
une série de contes et ré 
cits neuchâte lo is : Jean  
des P aniers; Le Robinson  
de la Tène, 1875 ; Le p in 
son des Colombettes, 1876 ;
A  vingt ans, 1882 ; Récits 
neuchâtelois, 1886 ; Cro
quis jurassiens, 1889, etc., 
ainsi que les biographies 
de Louis Agassiz, E douard  
Desor, A rnold G uyot,
Célestin N icolet, Louis de
Gonion, Léon D uP asqu ier. Louis Favre

Sa fem m e, M a r i e , née D’après un dessin inédit de 
Jaco t - Guillarm od, 1824- Mme p. Favre-Bourcart, 
1872, fu t une a rtis te  dis- au Musée hister. de’ Neuchâtel.

W il l iam  Favre.
D'après  un  portrait de la co l lec  

tion Mail la it .
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tinguée, citée dans S K L . — 6. Ch a r l e s  F avre-B rand t, 
du  L o d e , 1836-1910, négociant en horlogerie, s ’é tab lit 
au Jap o n  en 1863. Il y  fonda avec son frère J a m e s  une 
im p o rtan te  m aison de comm erce, que dirigea de 1894 à 
1907, son neveu —  7. J a m e s , 1869-1907, qui fu t consul 
de Belgique à  Osaka 1900-1907 et m em bre du Conseil 
m unicipal de la Concession é trangère  d ’Osaka. —  8. 
G e o r g e s  Favre-B ulle, 1843-1917, fab rican t d ’horlogerie, 
fonda en 1869 an L ode  l’usine des Billodes, qui dev in t 
en 1911 les Fabriques de m ontres Zénith . —  9. N e l l y , 
(Sophie-Hélène-Caroline) F av re -B ran d t, * 31 octobre 
1879 à Genève, prem ière fem m e avocat de la Suisse 
dès 1904, chargée de l ’enseignem ent civique e t du 
droit dans les écoles de jeunes filles de Genève. A épousé 
en 1912 Alfred Schreiber, de Zurich, avocat à  Genève. — 
Livre d’or de Belles-Lettres de Neuchâtel. —  Arch. d ’É ta t  
N euchâtel. [L. M.]

C. C a n to n  d e  V a u d . Fam illes différentes, dans de 
nom breuses localités, en tre  au tres : A Béguins —  1. 
F r a n ç o i s ,  n o taire  à  Begnins en 1375. — 2. P i e r r e ,  
chanoine de Genève, évêque de Riez 1411-1415.—
3. H e n r i , t  1437, chanoine de L ausanne 1431, official 
1425 e t vicaire général de Genève 1427. —  4. B o n i - 
f a c e , t  1482, chanoine 1462 et official de L ausanne 1464 ; 
chanoine de Genève et Verceil 1480. — 5. U r b a i n , 
t  1584, seigneur de Duillier et de Châtillon. —  6. H a r t 
m a n n , seigneur du M artheray  en 1633, dernier de sa 
race.

A É challens. Fam ille citée dès le X V e s. qui s’est 
perpétuée à Genève, et à laquelle ap p a rten a it : — 
P i e r r e , f  1542, chanoine de L ausanne 1515, curé 
d ’Échallens et de V illars-le-Terroir, p résiden t en 1536 
de la D ispute de L ausanne.

A Thierrens. Fam ille  que l ’on identifie avec celle des 
m étrau x  de Thierrens, connue dès le X I I I e s. Elle a 
donné un officier français pen d an t la  guerre m ondiale.

A Rolle. A la  fam ille Favre  de Rolle ap p a rtie n t : — 
J e a n - M a r c - L o u i s , 1 7 3 3 -1 7 9 3 ,  ju risconsu lte  très connu 
par sa science, sa riche b ib lio thèque et ses nom breuses 
relations politiques et litté ra ires  ; il légua la m ajeure 
partie  de sa b ib lio thèque et de ses m anuscrits à  la ville 
de Rolle. —  De M ontet : Dictionnaire. —  Reym ond : 
D ignitaires. —  Livre d’Or. [M. R . ]

A u g u s t i n e , 1845-1913, * près de Genève, t  à  L au
sanne ; a u te u r de p lusieurs rom ans publiés sous le 
nom  de Pierre de Coulevain : Noblesse américaine, 
1877 ; Êve victorieuse; S u r  la Branche; L ’Ile inconnue, 
1908 ; A u  cœur de la vie. [A. B.]

F A V R O D .  Fam ille  vaudoise, à  C hâteau-d’Œ x dès 
1571. S ’est divisée en plusieurs branches. La principale 
est celle des Favrod-Coune, qui a donné — 1. J u l e s -  
V i c t o r ,  t  1886, professeur à  la faculté  de théologie de 
l ’Église libre de L ausanne. —  2. A b r a m ,  t  1914, ph ilan
th ro p e , qui a  légué 150 000 francs à  la bourse des p au 
vres de C hâteau -d ’Œ x .—  Livre d ’Or. [M. II.]

F A V U G N .  V o i r  F e l s b e r g .
FAY,  D U .  Fam ille valaisanne dont le nom  v ien t p ro

bab lem ent de Fay , ham eau  de T ro isto rren ts , établie à 
M onthey au  X V e s., où Pierre acqu it la  bourgeoisie le 
27 avril 1 519 .  Son fils, Guillaum e, f  1557 ,  syndic, grand 
châtelain , ban n ere t général de M onthey, rem it la sei
gneurie de T aney à Jean , g rand  châtela in  de M onthey 
1585 ,  qui con tinua la  branche du C rochetan, et les sei
gneuries de Toll on et de la V alla ta  à  P ierre, é tab li vers 
1600  au château des C hâtillon-Lorringes, à Collombey.

Branche aînée : — 1. JsaN , f  1586, lieu ten an t de gou
verneur, puis châtela in  et gouverneur de M onthey. —  2. 
G u i l l a u m e , reçu t en fief du prince-abbé de Saint-M au- 
rice de Grilly le v idom nat de V ouvry en 1612. — 3. A n 
t o i n e , f  1662, dépu té  à  plusieurs reprises auprès de 
Christine de Bourbon, régente  de Savoie, qui confirm a 
le 24 ju in  1642 la noblesse de la  fam ille. Il acqu it la 
bourgeoisie de Sion en 1642; colonel en P iém ont 1650. 
— 4. M i c h e l , syndic de V ouvry et cap itaine  en 
P iém ont. D ’une branche  c o lla té ra le — 5. J é r ô m e , — 
6. A n t o i n e , 1650-1711, — 7. J o s e p h - E m m a n u e l , 1702- 
1778, et —  8. P i e r r e - L o u i s , 1736-1788, fu ren t tous 
g rands châtela ins . Le dernier assista  au  p a rtag e  de la 
châtellenie de M onthey en tre  ce bourg, T ro isto rren ts 
et Collom bey-M uraz en 1787. — 9. P i e r r e - L o u i s , fils

du n° 8, sous-préfet de M onthey, destitué  pa r T urreau  
en 1802. —  10. G u i l l a u m e , frère du n° 9, officier en 
France, t  lors de la  R évolution de 1830. La branche 
aînée s ’é te ign it à  M onthey et à  Sion vers 1870 avec 
C h a r l e s - L o u i s , 1812-1882.

Branche cadette, noble, du Fay-de L avallaz.—  1. J e a n -  
G a s p a r d , lils d e P ierre, lieu ten an t du gouverneur d i  Mon- 
th e y  1637. —  [Ta.] —  2. J e a n - G a s p a r d , t  1774 à  Sion, 
jésu ite  et p réd icateu r célèbre, a  publié : Sermons sur les 
vérités les plus importantes de la Religion et de la Morale, 
9 vol., 1738-1745, et Sermons pour l’Avent, 3 vol., 
1742. —  3. P i e r r e - A l o y s , 1755-1832, capitaine au 
service de F rance, en tra  en 1784 chez les Bénédicl ins 
d ’E insiedeln sous le nom  de P. M artin. —  [ j . -b . b.] —
4. J o s e p h , sous-préfet de Sion, cassé par T urreau , vice- 
conseiller d ’É ta t  1802, f  1834 .— 5. E u g è n e , de Colom- 
bey, * 1868, conseiller na tional de 1908 à 1919.— Généa
logie de la fam ille. — Arch, de Lavallaz, à  Collombey.
— Arch de Sion. —- R ivaz : Topographie. [Ta.] 

FAYO.  Fam ille fribourgeoise reçue dans la  bour
geoisie de F ribourg  en 1524. Arm oiries : d ’or à un bouc 
saillan t de sable. —  Arch. d ’É ta t  F ribourg . [ R æ m y . ]

FAYOD.  Fam ille vaudoise, à Bex. —  1. A n s e r m e ,  
châtela in  de Bex en 1514. —  2. F r a n ç o i s ,  ju ris te  à  Bâle 
en 1772. —  3. J e a n - F r a n ç o i s ,  1752-1824, présiden t du 
trib u n a l du Lém an 1802, conseiller d ’É ta t  1803-1811. — 
4. P a u l - I - I e n r i - F r a n ç o i s - R o d o l p h e ,  serv it en Alle
m agne et fu t créé en 1809 com te du  Sain t-E m pire, 
chevalier de l ’Éperon d ’Or. — 5. C h a r l e s ,  * 1857, pein
tre , dessinateur de l 'A lbum  des antiquités lacustres du 
Musée archéologique de L ausanne. —  Livre d’Or. — 
S K L .  [il. r . ]

F A Y O T ,  G e o r g e s ,  originaire de M ontbéliard, * 25 
ju ille t 1839 à Moscou, t  22 février 1919 à Sain t-Im ier. 
P asteu r dans l ’Aveyron et à Mens (Isère), à  Sain t-Im ier 
1864-1915, professeur de litté ra tu re  française à l ’école 
secondaire, conférencier, chroniqueur du Jura  bernois, 
p résiden t pen d an t de longues années de l ’Asile des 
v ieillards et de l ’H ôpital de d istric t. O rateur et poète 
délicat, a laissé des poésies charm antes. [A . Sch .]  

F AZA N.  Fam ille vaudoise, connue à Apples dès le 
X V Ie s. — É d o u a r d ,  * 1879, syndic d ’Apples, député 
1917, conseiller n a tio n a l 1922, cons. d ’É ta t  1924. [M.R.] 

FAZY.  Fam ille genevoise originaire du D auphiné 
où D avid possédait des p ropriétés 
dans la  vallée de Queyras et à Brian- 
çon à  la fin du X V IIe s. Arm oiries : 
d ’argen t à une tige d ’œ illet au  n a tu re l 
issan t de tro is coupeaux de sinopie 
et accostée de deux gerbes de gueu
les, liées d ’or, au chef d ’azur chargé 
d ’un soleil d ’o r .—  1. A n t o i n e ,  1681- 
1731, reçu h a b ita n t en 1702. Il a p 
p rit en H ollande à fabriquer des
toiles peintes, puis s ’associa avec

son oncle D aniel V asserot, l ’in tro d u c teu r de cette  in
dustrie  à Genève en 1691. L eur fabrique é ta it aux Eaux- 
Vives, m ais en 1706, Fazy en fonda une nouvelle pour 
son com pte. —  2. J e a n - S a l o m o n , 1709-1782, fils du 
n° 1, bourgeois de Genève en 1735. Il réun it en 1761 la 
fabrique paternelle  des Pâquis avec celle des Bergues, 
fondée pa r son frère Jean  en 1728. — 3. J e a n - L o u i s , 
dit « Fazy des Bergues », 1732-1803, fils du n° 2. Il 
rep rit en 1766 la fabrique des Bergues et l'ag ran d it en 
1770. Cet établissem ent occupa ju sq u ’à 1300 ouvriers.
—  4. J e a n , 1734-1812, horloger, établi d ’abord  en 
Suède, puis à  Moscou où il fonda avec son frère, Marc- 
Conrad, une fabrique d ’horlogerie. H orloger de la
cour de Catherine II , présiden t de la  com m unauté
réform ée française de Pétersbourg . — 5. J e a n - S a -  
m u e l ,  1765-1843, fils du n° 3, fonda en 1785, avec Ca
sim ir Perrier, une fabrique d ’indiennes au Château de 
Vizille près Grenoble, et une au tre  à A nnecy en 1794, 
puis une troisièm e à Choisy-le-Roi près Paris, où il 
alla s ’é tab lir. P roprié ta ire  de Sécheron, il y reçu t, le 
22 novem bre 1797, Napoléon B onaparte. Membre du 
Conseil législatif 1795. — 6. ABRAHAM-JACOB, 1768- 
1842, du Conseil rep résen ta tif  1814, conseiller d ’É ta t 
1819-1835, juge à  la Cour suprêm e 1830. —  7. Marc- 
A n to ln e , dit Fazy-Pasteur, 1778-1856, petit-fils du
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n° 2. Il se voua d ’abord  à l ’in d u strie  et dirigea à  Ca- 
rouge une fila tu re  de laine, fondée en 1806 et tran sp o rtée  
en 1811 près de T honon, puis à  l ’ag ricu ltu re . M em bre du 
Conseil re p ré se n ta tif  1814-1839, p résiden t du T ribunal 
de com m erce 1832-1837, dépu té  au x  C o n stitu an tes de 
1841 e t 1846, p résid en t de cette  dernière, et dépu té  au 
G rand Conseil de 1842 à  1856. P résid en t de la Société 
économ ique 1843-1845, p résiden t du Conseil adm in is
tra t i f  de la ville de Genève 1846. F a zy -P asteu r exerça 
une profonde influence su r la vie po litique genevoise 
com m e chef du p a r ti  libéral ; il a laissé u n  g ran d  nom 
bre d ’ouvrages et de b rochures, en tre  au tre s  : S ur les 
événements actuels du canton de Neuchâtel, 1831 ; Obser
vations sur les changements demandés au pacte fédéral 
helvétique, 1831 ; La constitution dit canton de Genève 
mise en parallèle avec les constitutions des cantons de 
Zurich, Berne, Fribourg, Soleure, Bâle et Vaud, 1834 ; 
E xam en de la crise religieuse actuelle dans le canton de 
Vaud, 1846, etc. —  Voir sa biographie p a r Chenevière.

—  8. Je a n  - Jaco b , dit 
J a m e s ,  fils du  n° 5, 
1794-1878, publiciste  et 
hom m e d ’E ta t .  E nvoyé 
en France  p o u r faire  un  
ap p ren tissage  de com 
m erce ; il se to u rn a  du 
côté des le ttre s  e t du 
jou rnalism e, et se m êla 
au  m ouvem en t d ’opposi
tio n  libérale. L afay ette  
l ’in itia  au  m écanism e des 
in stitu tio n s  am éricaines. 
A ce m om ent il s ’occu
p a it  p lu tô t de questions 
économ iques ; son p re
m ier écrit p a ru t en 1818 
sous le t it re  : Le p r iv i
lège de la Banque de 
France considéré comme 

James Fazy. nuisible aux transactions
D après un portrait de la collec- commerciales. L ’édition  

non Maillart. ^  p%r g a n -
que de France  p o u r la fa ire  d isp a ra ître . A Genève 
en 1825, il fonde le Journal de Genève, et com m ence une 
cam pagne pour la m odification  des in stitu tio n s  p ub li
ques, cam pagne qui échoua. A ce tte  époque fu t créé 
le  q u a rtie r  des Bergues, su r des te rra in s a p p a rte n a n t 
à  sa fam ille, puis il re to u rn e  à  P aris  en 1827 et se mêle 
à  la  révo lu tion  de 1830. Il est, en 1827, l ’u n  des fo n d a
teu rs  du  jo u rn a l, La France chrétienne, organe de l ’op
position  libérale qui est b ien tô t supprim é p a r la  cen
sure ; il fonde le Mercure de France au X I X e siècle, 
puis dev ien t en 1830 réd ac teu r en chef du  jo u rn a l 
Le Pour et le Contre. Chargé, le 27 ju ille t 1830, avec 
T hiers e t C hâtelain , de rédiger la p ro tes ta tio n  contre 
les O rdonnances su r la  liberté  de la presse, qu i se term ine  
pa r un  appel aux  c itoyens. Le lendem ain , Paris est 
en révo lu tion , et F azy  et P lagniol s ’in sta llen t à  l ’H ôtel 
de Ville. N om m é p ré fe t de l ’Isère, il refuse e t fa it 
p a ra ître  son jo u rn a l sous le t i t r e  de : La Révolution en 
1830, dans lequel il conteste  à la  Cham bre des D éputés 
le d ro it de nom m er u n  roi. Cela lui v a u t un  procès de 
presse. R en tré  à  Genève en 1833, il fonde l ’Europe 
centrale, pour rem placer le Journal de Genève, tom bé 
en d ’au tres  m ains. La carrière po litique de F azy  à 
Genève com m ence en 1841 ; elle dure ju sq u ’à sa m ort. 
É lu  à la  C onstituan te  de 1842, il fonde la  m êm e année 
la Revue de Genève, qui fu t p en d an t v ing t ans l ’organe 
a tt i tr é  du radicalism e genevois. La révo lu tion  du mois 
d ’octobre 1846, causée p a r le refus des au to rités  ge
nevoises de v o ter en D iète la dissolution du Sonder- 
bund , en tra îne  la dém ission du Conseil d ’É ta t .  U n gou
v ernem en t rad ical arrive  au pouvoir, à  la  tê te  duquel 
est Jam es Fazy . Chef du gouvernem ent de Genève de 
1846 à 1853 e t de 1855 à  1861, dépu té  au  G rand Conseil
1847-1874, F azy  p eu t être  considéré comm e le c réa teu r 
de la  Genève m oderne. P a rm i les m esures auxquelles 
son nom  est a tta ch é , il fa u t m en tionner : la  dém olition 
des fo rtifica tions e t la créa tion  de la  nouvelle ville, 
la c réa tion  de l ’H ôp ita l can tonal, de l ’Asile des vieillards,

la co n stru ctio n  des lignes de chem in de fer su r L yon, 
L ausanne, S a in t - M aurice ; la  fo n dation  de la B an 
que de Genève, de l ’In s t i tu t  n a tio n a l genevois, e tc . 
Enferm é dans Paris p en d an t le siège de 1870, il 
y  publie  le jo u rnal- La France nouvelle. R en tré  à 
Genève, il est élu dép u té  au  Conseil des É ta ts ,  
1871, e t professeur su p p léan t à  l ’un iversité  ; professeur 
o rdinaire en 1873. Il m eu rt cinq  ans plus ta rd  dans la 
m isère. —  Voir H enri F azy  : Jam es F azy. —  9. F r a n -  
ç o i s - X a v i e r ,  * 1789, général dans l ’arm ée russe, sou
che d ’une b ranche  é tab lie  en R ussie. —  10. J e a n -  
A n t o ï n e ,  fils du n° 6, 1800-1855, m aire  de M eyrin 
1833-1842, conseiller d ’É ta t  1842-1846. —  11. H enri,  
1842-1920, h isto rien  et 
hom m e politique, p e tit-  
fils du n° 2. Conseiller 
d ’É ta t  1870-1875, puis de 
1897 à  sa m o rt. De 1875 
à  1897, il a v a it  rom pu 
avec la  po litique  de Car
te re t  e t fondé le groupe 
d issident de la Jeu n e  R é
publique. Il d ev in t plus 
ta rd  le chef du  p a rti r a 
dical. De 1896 à sa m ort, 
il siégea, sauf de courtes 
in te rru p tio n s , au  Conseil 
n a tiona l, puis, dès 1918, 
au  Conseil des É ta ts .  Di
rec teu r des archives de 
l ’É ta t  1864-1866, 1885-
1920, professeur ex trao r
d inaire d ’h isto ire  à l ’un i
versité  1890-1897, secré
ta ire  de l ’In s t i tu t  na tio n a l 
genevois 1872-1902, e t son 
p résiden t dès lors. H istorien  d istingué, il s ’est su rto u t 
spécialisé dans l ’h isto ire  po litique  de Genève. On lui 
do it en tre  au tres  : L ’alliance de 1581 entre Berne, Z u 
rich et Genève, 1892 ; La guerre du P ays de Gex et 
l’occupation genevoise, 1589-1601, 1897 ; Genève à l’é
poque de l ’Escalade, 1597-1603, 1902; Genève et Char
les-Em m anuel I er, 1909 ; Les constitutions de Genève, 
1890 ; Genève de 1788 à 1792, 1917. —  B IG  X LV , 
174. —  B S G  IV , 374. —  J G  24 déc. 1920. —  Genevois 
24 déc. 1920. —  12. G e o r g e s - L ouis-G abriel, frère du 
n° 11, 1846-1924, avocat, dépu té  au  G rand Conseil 
1872-1876, 1878-1880, 1898-1919, p résid en t 1909, p ro 
fesseur de d ro it public  suisse à  l ’un iversité  1916. —
13. R o b e r t ,  * 1872, juge fédéra l dès 1921. —  Galilïe : 
N o t.a én . IV . [ H .  F r i d e r i c h . ]

F É .  Fam ille  de Saint-G eorge sur Loire, genevoise dès 
1644. —  1 P h i l i p p e ,  * 1651, reçu  bourgeois g ra tu ite 
m en t pour services rendus com m e sergen t dans la g arn i
son. — 2. P h i l i p p e ,  fils du n° 1, * 1691, em prisonné en 
1735 pour av o ir com ploté avec d ’au tre s  de fa ire  en tre r 
Jacq u es-B arth élem y  Micheli à Genève. —  3. J a c o b -  
L o u i s ,  fils du n° 2, * 1732, p rivé  de ses d ro its  de citoyen 
en 1783 pour av o ir refusé de p rê te r  le se rm en t im posé 
pa r le nouvel éd it, ré ta b li dans ses d ro its  en 1789, a d 
jo in t au  Conseil des D eux-C ents, 1790. —  Voir Sorde! : 
Diet. [C. R.]

F È ,  anciennem ent D E L  F É ,  C a r l o ,  de Gentilino, 
s tu c a teu r. E n 1730, il trav a illa it aux  chapelles de la 
Sainte-V ierge e t de S ain t-A nto ine dans l ’église de 
S a n t’A bbondio de G entilino-M ontagnola. —  2. G i u 
s e p p e ,  de Gentilino, ingénieur et a rch itec te , * à Milan 
1741. Il assista  son père dans les tra v a u x  de défense de la 
forteresse de P izzighettone e t, avec son frère  A lberto, 
exécu ta  différents t ra v a u x  im p o rtan ts  en Lom bardie, 
p a rm i lesquels : le canal de P aderno , le th é â tre  de la 
Scala à Milan, sur les plans de P ier M arino, et le th éâ tre  
de la C anobbiana. D ’après F ransc in i, il au ra it proposé 
de constru ire  à  ses frais le p o n t de Melide con tre  la 
concession du d ro it de péage à  sa fam ille, p en d an t 90 
ans. f  1807. —  3. A l b e r t o ,  frère du  n° 2, ingénieur en 
m atières hydrau liques e t a rch itec te , fit les plans de 
l ’église de San Francesco G rande et re s tau ra  la coupole 
de S a n t’Am brogio à Milan. — 4. G iov a n - B a t t i s t a ,  f  
13 ju in  1755. Religieux franciscain et lec teu r en théolo-

I lenri Fazy .  D'après un portrait  
de la col l.  Maillart.
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gie rlans la province franciscaine de Milan. A u teu r de : 
Itinera  omnia Christi, F ru tti dell’albero della vita. Con
s tru c te u r renom m é de cadrans solaires. —  5. G a e ta n o , 
D r theol., p rév ô t de Varese 1767 - 1792. —■ Oldelli : 
Dizionario  (Suppl.). —  B ianchi : A rtis ti ticinesi. — 
Benois : Lugano e dintorni. —  Vegezzi : Esposizione  
storica.—  Franscin i : La Svizzera italiana. [ C .  T r e z z i n i . ]  

F E C H T E R .  Fam illes de Bàie e t de Saint-G all.
A. C an to n  de B à ie . Fam ille originaire de N euenburg 

su r le R hin, bourgeoise de Bàie dès 1575.—  1. F r i e d r i c h ,
in te n d a n t de St. Jo h an n  
à Bàie 1575, f  1581. —
2. A d a m , 1568-1629, fils 
du n° 1, orfèvre, ancêtre  
de sep t générations d ’or
fèvres, j— 3. J o h a n n - U l 
r i c h , 1742-1791, m aître  de 
la  co rporation  des H aus
genossen 1765, officier au  
service de France  de 1767 
à  sa m o rt ; dernier Fech
te r  de la lignée des orfè
vres. —  4. J o h a n n - J a 
c o b  f  1799, ingén ieur et 
to p o graphe . —  5. D a n i e l - 
A l b e r t , 1805-1876, vice- 
rec teu r du gym nase bâlois 
et h istorien  local estim é. 
A rm oiries  : deux épées en 
sau to ir. —  Voir A SA , NS
V I. —  A D B . —  W ap
penbuch der Stadt Basel. 
—  S K L .  [C. Ro.]

B. C an to n  de S a in t-G a ll. FECHTER, aussi VÆCHTER 
(signifie ra ju s teu r, voir S I  I, 663). Fam ille de la  ville 
de Saint-G all. —  A u g u s t i n u s  Fech ter, n o taire  en 
1260 ( UStG  IV ) .—. H a n s ,  de Constance, dev in t b o u r
geois de Saint-G all vers 1414. Arm oiries : d ’or à  la 
barre  d ’azur, accom pagnée de nuages du m êm e (selon 
H artm an n ). —  A u g u s t i n u s , bachelier en philosophie, 
n o ta ire  im périal e t apostolique ; secrétaire  de la ville 
de 1513 à sa m o rt, 1540: am i de V adian e t p rom oteur 
de la R éform e. Il doit aussi avoir composé une chro
n ique de la ville de Saint-G all, que son fils continua 
ju sq u ’en 1551. —  L a fam ille s ’é teignit vers le m ilieu 
du X V IIe s. — Voir Kessler : Sabbata. —  Vadian, 
vol. I I  (In tro d u ctio n ), p. 1 et vol. I I I .  — M V G  35. — 
L L . —  H a rtm a n n  : Ausgestorbene Geschlechter (m ns. de 
la  b ibl. de la  ville de Saint-G all). [Bt.l

F É C H Y  (C. V aud, D. A ubonne. V. D G S). Coin, et 
Vge. Arm oiries : d ’azu r à  deux colonnes d ’argen t, m ou
v a n t de deux m onts du  m êm e, surm ontées d 'u n e  grappe 
de raisin  d ’or, feuillée de deux feuilles de sinopie. S ta 
tion  rom aine, traversée  p a r la  Vy d ’É traz . Au Tom bey, 
on a tro u v é  des sépu ltu res burgondes. L ’église de Fe- 
scheio a p p ara ît en 1188 et com pta parm i les dépendances 
de l ’h ô p ita l du S a in t-B ernard . Au m oyen âge, le village 
d épendait des seigneurs d ’A ubonne, et le chap itre  de 
L ausanne y  av a it des biens im p o rtan ts . Sous le régim e 
bernois, la  localité  ne co m pta it pas m oins de v ing t-tro is 
fiefs nobles, ce qui s ’explique p a r l ’im portance de son 
vignoble. —  D H V . [M. R.]

F É D É R A L  ( LE) .  Jo u rn a l genevois qui p a ru t pen 
d a n t 15 ans à p a rtir  du 16 m ars 1832, pour sou ten ir 
l'op in ion  conservatrice au  fédéral et au can tonal. — 
4 oir G aspard V alle tte  dans la Presse en Su isse , 1896, 
p. 80. [c. R.l

F E D E R A L E  S U I S S E  ( A S S O C I A T I O N )  (ElDGE- 
n c e s s i c h e r  V e r e i n ) .  Fondée le 6 m ai 1875, elle fu t 
dissoute en fa it pa r la disparition  de son organe princi
pal, VAllg. Schweizerzeitung, et la fusion des conser
va teu rs  et des libéraux  bâlois en 1892. Elle é ta it d a 
v an tage  une société de v ieux  e t de jeunes, réunis par 
des liens personnels d ’am itié , q u ’un p a r ti  po litique; le 
nom bre de ses m em bres inscrits ne fu t jam ais en rap p o rt 
avec l ’in iluence q u ’elle exerça, p en d an t les dix p re 
m ières années de son existence, sur la po litique suisse. 
Sa fondation  est due aux  élém ents conservateurs de 
Bàie e t de Berne, adversaires des tendances cen tra li
sa trices des p ro jets de co n stitu tio n  fédérale de 1872 et

1874, et des prem ières ten ta tiv es  d ’augm enter encore 
p a r voie législative l'influence de la C onfédération. Sur 
l ’in itia tiv e  d ’A ndréas I-Ieusler, de Bàie, une réunion 
des conservateurs de Bâle, Berne, Zurich et N euchâtel, 
tenue  à Olt.en en 1875, av a it décidé de faire usage du 
n ouveau  dro it de referendum  contre les deux lois fé
dérales concernan t l'une  l ’é ta t  civil et le m ariage, 
l ’a u tre  le d ro it de vote. Le p a r ti conserva teur-catho
lique se rallia  au  m ouvem ent, e t dans la vo ta tion  po
pulaire du 20 m ai 1875 la loi su r le droit de vote fut 
re je tée . Ce succès p rovoqua la fondation  de l ’Associa
tion  fédérale suisse, don t la présidence fu t confiée au 
dern ier bourgm estre de Bàie, Carl-Felix B urckhard t.

Malgré la m odération  de ses tendances fédéralistes 
proclam ée dans les s ta tu ts  de l ’association et dém on
trée  dans la p ra tiq u e  de sa politique —  qui l ’enga
gea en tre  au tre  à p rendre position en faveur du com
prom is du Sain t-G o thard , du monopole de l ’alcool et 
du p ro je t d ’assurance Forcer —  elle ren con tra  une op
position acharnée. Elle fu t dans l ’im possibilité d ’agir 
sur les au to rités et l ’accès aux  conseils é ta it ferm é à 
ses chefs. Le p rincipal succès q u ’elle eu t à enregistrer 
fu t le re je t du « bailli scolaire ». Le rachat, des chemins 
de fer, vo té  le 20 février 1898, décida du so rt de l ’As
sociation, quoique la dernière section, celle de Zurich, 
n ’a it été dissoute q u ’en 1913. Ses organes fu ren t 
VAllg. Schweizerzeitung à Bâle, le Berner Tagblatt à 
Berne, e t la Freitagszeitung, dès 1889, à  Zurich. En 
ou tre, F.-O . Pestalozzi fit p a ra ître  de 1883 à 1916, 
d ’abord  six fois, puis q u a tre  fois pa r an, les Schweizer
blätter. —  Voir W . Vischer : Der E idg. Verein 1875- 
1885, e t les jo u rn au x  précités. [F.-O. P e s t a l o z z i . ]

F É D É R A T I O N  A B O L I T I O N N I S T E  I N T E R 
N A T I O N A L E .  Société d on t le siège cen tral est à 
Genève, avec des g roupem ents na tio n au x  dans la p lu 
p a r t des pays d 'E u ro p e  ainsi q u ’aux  É ta ts-U n is. Elle 
a été constituée le 19 m ars 1875, dans le b u t de lu tte r  
contre la rég lem entation  de la p ro stitu tio n , que des 
congrès in te rn a tio n au x  de m édecins s ’efforçaient d ’ins
titu e r, et contre la police des m œ urs. Le prem ier 
congrès de la Fédération  a eu lieu en 1877 à Genève, où 
se réu n iren t encore les congrès de 1889 et 1908. E n tre  
tem ps des conférences in te rnationales fu ren t tenues en 
Suisse à  N euchâtel (1882), Bâle (1884), L ausanne (1887), 
Berne (1892. 1896), Genève (1899), Bienne (1912), et des 
assem blées générales à Lugano (1907) et à Berne (1910). 
L ’organe de la Fédération  est le B ulletin  abolitionniste  
international. [L. S.]

F É D É R A T I O N  D E S  É G L I S E S  P R O T E S T A N 
T E S  DE  LA S U I S S E  ( S c h w e i z .  EVANGEL. K i r 
c h e n b u n d ) .  En 1858 s ’é ta it constituée sous le nom  
de Conférence des Églises protestantes de la Suisse, 
une association libre des Églises nationales p ro tes tan tes 
pour la discussion de questions d ’in té rê ts com m uns. 
On lui doit en tre  au tres  d 'avo ir in tro d u it la  célébra
tion  de la fête de V endredi-Saint dans les Églises ré 
form ées de Suisse : pour la prem ière fois en 1860. Avec 
les années, le besoin se fit sen tir  de grouper les Églises 
par un  lien plus é tro it. L ’assem blée de Coire en 1917 
décida d ’in s titu e r un com ité p e rm anen t où les diffé
ren tes Églises nationales seraient représentées, au lieu 
d 'u n  com ité itin é ran t transféré  chaque année au siège 
de la réunion. La conséquence de cette  décision fu t 
la création  de la Fédération  des Églises p ro testan tes, 
le 7 septem bre 1920. Celle-ci est a v an t to u t une asso
ciation des Églises réform ées nationales, avec leurs 
colonies de p ro tes tan ts  disséminés. En 1921, les Églises 
libres de la Suisse rom ande et les p ro tes tan ts  dissém i
nés du Valais y fu ren t adm is ; en 1922, l ’Église m é
thod iste . E n 1924, il a  été décidé de recevoir à t itre  
de m em bres libres, e t.sa n s  obligations financières, les 
Églises p ro tes tan tes suisses à l'é tran g er ; la prem ière 
qui a été adm ise est celle de Gênes.

La F édération  a déployé une grande activ ité  dans 
la cueillette  de secours en faveur des Églises p ro tes
tan te s  tom bées dans le dénuem ent par suite de la 
guerre et de ses conséquences. En 1919 et 1920, 
elle a  réuni dans ce dernier bu t une somme de 290 000 
fr. Elle a provoqué la Conférence de Béthesda 
qui eu t lieu les 10-12 aoû t 1922 à Copenhague,

Daniel-Albert  Fechter . D'après  
une photographie .
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où 37 églises e t fédéra tions d ’églises p ro te s ta n te s  d ’E u 
rope é ta ien t représen tées, dans le b u t  d ’organiser une 
action  de secours générale en fav eu r des Églises p ro tes
tan te s . L a  fédéra tion  a  été  désignée pour p rendre  la 
tê te  de ce m o uvem en t. [0 . h .]

F É D É R A T I O N  S U I S S E  D E S  C H E M I N O T S  
Aussi longtem ps qu 'il n ’y eu t pas d ’organisations 
d ’em ployés de chem ins de fer en Suisse, ceux-ci ten 
tè re n t de s ’affilier aux  o rgan isations é trangères. Ce fu t 
le cas, p a r exem ple, pour le personnel des locom otives, 
qui, vers les années 1860 e t 1870 tro u v a  un  certa in  a p 
pui auprès de la  F éd éra tio n  allem ande des m écaniciens 
de locom otives. L ’aide m atérie lle  qui lui fu t  accordée 
se bo rn a  à une trè s  m odeste  assurance. Les prem iers 
em ployés suisses de chem ins de fer qui se g roupèren t 
fu ren t les m écaniciens de locom otives ; en 1876, ils 
fondèren t la  Société suisse des mécaniciens de locomo
tives (V SLF). Le personnel des tra in s  l ’im ita  en fo n d an t 
en 1885 la Société suisse du personnel des trains  (SZPV). 
En 1889 le m ouvem ent s ’é ten d it au x  au tres  catégories 
d ’em ployés. La Fédération suisse des employés de che
m ins de fer et de bateaux ci vapeur (VSEA) et. la Société 
suisse des chauffeurs de locomotives (VSLH ) fu ren t 
créées. La prem ière com prenait p rincipalem en t les 
fonctionnaires e t em ployés de l 'ad m in is tra tio n  géné
rale e t spécia lem ent du  service des s ta tio n s. A près la 
fondation  de V Union ouvrière des entreprises suisses de 
transport (AUST) en 1894, il y eu t donc en Suisse 
cinq associations qui p e n d an t de longues années dé
fen d iren t les in té rê ts  des chem inots. Le 1er jan v ie r 
1895, les cinq sociétés sus-m entionnées fusionnèren t 
en une Fédération du personnel des entreprises suisses de 
transport (Y PST), dans laquelle  chaque société con
se rv a it son en tière  au tonom ie. C hacune é d ita it ses jo u r
n au x  p a rticu liers . La société la  plus im p o rta n te , la 
VSEA, a v a it  créé en 1894 un  sec ré ta ria t général qui, 
dans la  su ite , se chargea aussi des affaires de la  V PST. 
Peu à  peu des g roupem en ts isolés acq u iren t au  sein de 
la V SEA  une certaine  au tonom ie, en tre  au tre s  la Société 
suisse des aiguilleurs et gardes-voies (VSW B), et la 
Société suisse du personnel de la manœuvre  (SR PV ), 
to u te s  deux en 1897. A près l ’é ta tisa tio n  des chem ins de 
fer, cet exem ple fu t suivi p a r le personnel occupé par 
les dernières com pagnies privées, qui fonda la  Société 
du personnel des chemins de fer secondaires (V N P). E n 
1911 la V SLH  fu t érigée en association  générale du p e r
sonnel des locom otives et dès lors s ’in ti tu la  Société 
suisse du personnel des locomotives (SLV P). Elle fit 
de ce chef une dangereuse concurrence à la  VSLF. 
Au cours des années une série d ’associations se dé tach è
re n t de la V PST ; celle-ci ne réu ssit à  subsis te r ju sq u ’à 
nos jo u rs  que grâce à  la présence des m em bres qui p ro 
v en aien t à l'origine de la V SEA . L ’U nion ouvrière, le 
personnel des tra in s  et les deux sociétés du  personnel des 
locom otives s ’en é ta ien t séparés. Le 1er jan v ie r  1918 
la V PST  fu t dissoute ; la VSW B et la SR PV  re n trè ren t 
dans la  V SEA qui désorm ais se com posa de six asso
ciations. Au m om ent où échouait la  te n ta tiv e  de coor
d ina tio n  de to u te s  les sociétés des chem inots p a r la 
V PST, on in s titu a  un  carte l très libre pour d iscu ter des 
questions in té ressan t tous les chem inots.

Le 1er sep tem bre  1919 fu t  fondée la Fédération 
suisse des cheminots (SEV ). Elle com prend les associa
tions su iv an tes : 1. La Société du personnel de V adm inis
tration des chemins de fer (V EV P) ; em ployés de l ’a d 
m in istra tio n  de to u s g rades. — 2. L'association
du personnel des gares et stations (SPV). —  3. La 
Société suisse du personnel de surveillance des C F F  
(VA P). —  4. La Société suisse des aiguilleurs et gardes- 
voies (VSW B). — 5. La Société suisse du personnel de la 
manœuvre  (SR PV ). —  6. L a Société suisse du personnel 
des chemins de fer privés et des conipagnies de bateaux 
à vapeur (V P PD ). —  7. La Société suisse du personnel 
des trains (SZPV) ; chefs de tra in , conducteurs e t serre- 
freins. —  8. La Société suisse du personnel des locomo
tives (SLPV ) ; m écaniciens de locom otives, chauffeurs, 
aides-m écaniciens. —  9. V  Union ouvrière des entre
prises suisse de transport (AUST) ; ouvriers du  service 
de trac tio n , des gares et de la voie. — 10. L 'Association  
suisse des ouvriers des ateliers de chemins de fer

(W AV). P a rm i les associations de chem inots a y a n t une 
im portance  au  p o in t de vue h isto rique , seule la V SLF 
est restée  séparée de la SEV.

La SEV est m em bre de l 'U nion  syndicale suisse  
et de l ’Union fédéra tive  du personnel de la Confé
déra tio n . Elle est ra ttac h é e  à  la Fédération inter
nationale des ouvriers des transports (IT F ). Le 90%  
des chem inots suisses en fo n t p a rtie  ; elle com pte, 
y com pris les pensionnés, environ 42 000 m em bres. Ne 
s ’y  ra tta c h e n t  pas : la V SLF qui groupe 500 m em bres ; 
la Fédération chrétienne-nationale du personnel des 
transports (500 à  700 personnes) e t environ  200 chefs 
d ’équipe. Une p a rtie  des fonctionnaires supérieurs et 
des ingénieurs son t constitués en sociétés spéciales.

Au d éb u t de leu r existence, les associations de 
chem inots s’occupèrent p resque exclusivem ent à  
résoudre les problèm es d ’assistance m utuelle , d ’assu
rance e t de prévoyance pour la  vieillesse, p a r la créa
tion  de caisses spéciales lim itées à  chaque société. Même 
après la fondation  de la  SEV , les sous-fédérations ont 
continué p rov iso irem ent à  se charger du trav a il concer
n a n t cette  question . Para llè lem en t on s'efforça d ’ob ten ir 
des ad m in istra tio n s la  création  de caisses de secours 
et de pensions. La loi d ite  des caisses de secours est 
aussi le ré su lta t de l ’ac tiv ité  des sociétés de chem inots. 
Après le ra ch a t des chem ins de fer, les caisses de secours 
des anciennes com pagnies fusionnèren t e t fu ren t orga
nisées su iv an t les s ta tu ts ,  élaborés en 1906 pa r les G .F.F, 
en co llaboration  avec les chem inots. Une revision 
com plète des s ta tu ts , fa ite  d ’en ten te  avec les fédéra
tions, perm it en 1921 de réorgan iser les caisses de se
cours e t pensions. Les fédérations se son t in tensém en t 
occupées de la législation concernan t les responsabilités 
e t l ’assurance-acciden ts. Des caisses-m aladies fu ren t 
créées, adm in istrées en p a rtie  pa r le personnel, en 
p a rtie  p a r les G .F.F.

Les fédéra tions ne s ’occupèren t de la question  de la 
durée du trav a il que vers 1890. Il en résu lta  la loi de 
1890 qui rég lem en tait les heures de trav a il dans les 
chem ins de fer. Elle fu t revisée en 1902, après le rach a t 
des chem ins de fer. Du grand  m ouvem ent de 1918 et 
1919, so rtit la  loi de 1920 sur la durée du trav a il

Le p rem ier m ouvem ent de salaire en trep ris p a r les 
fédéra tions rem onte  à  1895-1897. Il é ta it alors dirigé 
contre les anciennes com pagnies privées de chem ins de 
fer, et fu t m arqué  pa r de nom breuses délibérations, 
en tre  au tres  pa r la m an ifesta tion  d ’A arau à  laquelle 
plus de 10 000 personnes p a rtic ip è ren t. La prem ière 
grande grève de chem inots, celle des chem ins de fer 
du N o rd -E st de 1897, écla ta  en co rré lation  avec ce 
m ouvem en t des salaires. La prem ière loi sur les salaires 
en tra  en v igueur sous l ’égide des G .F.F. en 1902 et la se
conde, com plè tem ent revisée, en 1912. Les années de 
guerre fu ren t m arquées p a r les lu tte s  pour l ’ob ten tion  
d ’allocations de renchérissem ent de la vie. Les discus
sions parlem en taires qui av a ien t lieu une ou deux fois 
pa r an  à  ce su je t a b o u tiren t à  un conflit en tre  l ’É ta t  
comm e em ployeur, e t le personnel. C’est à ce conflit 
que se ra tta c h e n t  les graves événem ents de 1918 (grève 
générale de novem bre) e t la m anifesta tion  des fonction
naires fédéraux, en décem bre 1921 à  B erne, où l'on  
com pta  plus de 20 000 p a rtic ip an ts . A ctuellem ent (1924), 
des négociations au  su je t d 'u n e  loi sur les salaires sont 
engagées avec le gouvernem ent.

D epuis de nom breuses années, le problèm e de la 
co llaboration  du  personnel dans les questions d ’adm ini- 
tra tio n , joue un  rôle de plus en plus im p o rta n t. On 
créa d ’abord  des comm issions ouvrières puis une com 
m ission du personnel, à laquelle son t soum ises les ques
tions im p o rtan te s  concernan t le service. La SEV a un 
rep ré se n tan t au  conseil d ’ad m in istra tio n  des G. F . F . et 
q u a tre  rep ré sen tan ts  dans la  com m ission pour la loi 
sur la durée du tra v a il . La question  de la  p a rtic ip a tio n  
des chem inots et de leurs fédérations à  la gestion des
G .F.F. a été  agitée s itô t après le ra ch a t des chem ins de 
fer p a r l ’É ta t  e t, p lus récem m ent, lors de la réo rga
n isation  des C . F . F .  [ R .  B r a t s c h i . ]

F E D E R E R .  Fam ille du R hein ta l sain t-gallo is, p rin 
cipalem ent de Bernegg, bourgeoise de la ville de Sain t- 
Gall dès 1891. — W a l t h e r  dictus Federer à  A lts tä tten
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Josef-Anton-Sebastian  Feilerer. 
D'après u ne  photo graphie.

en 1303; N i k o l a u s , de Bernegg, en 1374.— 1. S e b a s t i  a n , 
am m ann de B ernegg. 11 fit p a rtie  de la dép u ta tio n  du 
R hein ta l qui o b tin t, le 3 m ars 1798 des cantons souve
rains l ’acte  de liberté  du R hein ta l. Il fu t ensuite l ’un  
des deux gouverneurs de l ’éphém ère république du 
R hein ta l. —  2. H e i n r i c h , 1767-1846, m em bre du 
G rand Conseil du can ton  de Saint-G all 1803-1831 ; 
juge de d istric t e t am m ann  de Bernegg p en d an t de 
nom breuses années. — 3. J o s e f - A n to n - S e b a s t i a n ,  
p rê tre , * 1793 à  Bernegg. Sous-préfet, e t m aître  de 
religion au gym nase catho lique de Saint-G all 1816, 
p rê tre  1817, professeur de rh é to rique  1818, il fu t ré 
voqué en 1822 à  cause de ses idées libérales. M aître du 
progym nase à  B aden (Argovie) 1822-1833, m em bre du 
Conseil d ’église argovien, bourgeois d ’honneur de Baden. 
R appelé à  Saint-G all en 1833 pa r la m ajo rité  libérale du 
collège catho lique du G rand Conseil et du Conseil d ’édu

cation  catholique, il de
v in t rec teu r du gym nase 
catholique de 1833 à  1844 
et d irec teur du pension
n a t qui y é ta it ra ttach é . 
Pédagogue distingué. D r 
phil. h c. de l ’université  
de Berne, m em bre du 
G rand Conseil 1835-1846. 
L ’au to rité  supérieure, en 
m ajo rité  conservatrice , ne 
le réélu t pas comme rec 
te u r  en 1844. Curé e t bien
tô t  doyen de R agaz 1844- 
1865. Federer s ’in téressa  
aussi beaucoup à  l ’école 
et aux  questions d ’u tilité  
publique dans le pays de 
Sargans ; il fu t aussi jo u r
naliste  e t écrivain , f  22 
octobre 1868. D ernier re
présen tan t im p o rtan t de 
l ’influence de W essenberg 

parm i le clergé catho lique dans le pays de Saint-G all.
— 4. K a r l - A n t o n , * 1836 à Bernegg, professeur de 
langues en A ngleterre dès 1857, p résiden t e t fonda
teu r de l ’H istorical and A ntiquarian  Society à  B rad
ford ; a u te u r de tra v a u x  h isto riques el de m anuels 
d ’école, t  5 novem bre 1908 à B ra d fo rd .—  Göldi : Der 
H of Bernang. —  [H ungerbühler] : D r J . A . S . Federer 
von Berneck. —  A. H artm an n  : Gallerie nationale. Les 
Suisses célèbres des temps modernes. —  N. Senn : Die stille 
Stadt. — D ierauer : Gesch. des K ts. St. Gallen dans le livre 
du C entenaire 1903. —  Le m êm e: Gesch. der K antons
schule. — [st.] — 5. H e i n r i c h , * 7 octobre 1866 à Brienz 
(Berne), curé et hom m e de le ttres , lau réa t de la F o n d a
tion  S c h ille ren  1915. D r h. c. de l ’un iversité  de Zurich. 
A publié  en tre  au tres : Der heilige Franz von A ssisi ; 
Lachweiler Geschichten ; Berge und Menschen ; Jungfer  
Therese ; Das letzte S tändlein  des Papstes ; E ine Nacht in  
den A bruzzen  ; Sisto e Sesto ; e tc. — D SC . [L. S.]

F E D E R S P I E L ,  von.  Fam ille  d ’Em s (C. Grisons). 
Elle reçu t en fief le d ro it de chasse à  la plum e sur la 
m ontagne d ’Em s (F ederspiel), ce qui lui v a lu t son nom . 
Elle est représen tée  à Em s dès le X I I I e s., à T arasp, 
dans le Tyrol e t à  Constance. — 1. J o h a n n , landa- 
m ann de la seigneurie de R häzüns vers 1 6 6 0 , A m t
m ann du couvent de Pfäfers. —  2 . U l r i c h , * le 7 mai 
1657, fils du n° 1. Il é tud ia  la théologie à  Dillingen, 
devint chancelier épiscopal et chanoine, fu t élu le 
28  avril 1692  évêque de Coire. C’est sous son épis- 
copat q u ’eu ren t lieu les troub les causés p a r les af
faires de Sagens et de T rans, f  le 11 octobre 1 7 2 8 . —
3 . L u c iu s - R u d o l f , frère du n° 2 , châtela in  du F ü rs te n 
burg e t a d m in is tra teu r de la seigneurie du V intschgau.
— 4. J o h a n n - A n t o n , * le 23 octobre 1708, fils du 
n° 3. 11 fit ses é tudes au  collège germ anique à  Rome, 
fu t chan tre  en 1739, doyen de la cathédrale  en 1746, 
devin t évêque de Coire le 6 février 1755. Il in tro d u isit 
la  dévotion au  Cœur de Jésus, v it la suppression de 
l ’ordre des jésu ites et comme conséquence la suppres
sion du collège de Feldkirch  et D illingen. f  le 27 janv ier 
1777. —  5. U l r i c h , * 1712, curé à  B onaduz 1740-1756,

chanoine 1 7 5 3 , ch an tre  de la cathédrale  1 7 5 6 , écolâ- 
tre  à  la  cathéd ra le  17 6 2 . f  9 m ars 1776 . —  6 . L e o n 
h a r d , * le 6 ju ille t 1 8 4 8 , curé à  Seth, à  Bonaduz, à  
R abius et ä  Paspels ; secrétaire  du chap itre  général 
19 0 6 , doyen du chap itre  du Schyn 1 9 1 0 , cha
noine 1 9 2 1 . —  Voir M ayer : Gesch. des B istum s
Chur I I .  [J. SlMONET.]

F EDI  ER.  Fam ille u ranaise, bourgeoise de Silenen, 
Flüelen et Seedorf, venue à  l ’origine du can ton  des 
Grisons. L a bourgeoisie fu t acquise en 1526 pa r l ’a n 
cêtre H a n s ,  dit Schm id, à Silenen. —  J o h a n n - K a s p a r ,  
de Silenen, du Conseil, bailli de la Léventine 1708- 
1711. — Voir ob itua ire  de Silenen. — Landleutenbuch 
aux  Arch. d ’É ta t  d ’Uri. — L L . [ J .  M ü l l e r ,  A.]

F E E .  Voir S a a s - F e e .
F E E R ,  F E H R .  Fam illes des cantons d ’Argovie, 

Berne, L ucerne et Soleure, don t le nom  prov ien t 
du m étier de, passeurs d ’eau ( F ährm ann, Fehr- 
m ann, ahd . ferjo) q u ’exercèren t les m em bres de ces 
familles.

A. C a n to n s  de B e rn e  e t  d’A rg o v ie . A Berne, tro is 
familles fu ren t reçues à  la bourgeoisie au  cours des 
siècles. — I. Une famille au to ch to n e, qui rem plissait au 
XV« s. les fonctions de passeur au  Schvvellenmätteli sur 
l ’Aar ; é te in te  vers le m ilieu du X V Ie s. Les m em bres 
de cette  fam ille s ’illu strè ren t dans les expéditions guer
rières de la ville et siégèrent au G rand Conseil. — II . 
Une fam ille d ’a rtisan s venue vers 1643 de Lenzbourg, 
é te in te  vers la fin du X V II Ie s. — I I I .  Une fam ille 
venue de Constance lors de la R éform ation avec 
P e t e r ,  p rim itivem en t originaire de Lucerne, et don t 
un ram eau  argovien subsiste  encore. —  1. P e t e r ,  
1565-1617, petit-fils du prénom m é ; du G rand Conseil 
1604, seizenier des vignerons 1606-1615. — 2. A n t o n ,  
1622-1685, petit-fils du n° 1, pasteu r à la L enk et à Ve- 
chigen, ancê tre  d ’une branche cad e tte  bernoise qui 
s ’é te ignit avec Jo h an n -Jak o b -F ran z , dès 1772 au ser
vice de Prusse. —  3. J o h a n n - J a k o b ,  1694-1758, p e tit-  
fils du n° 2, banqu ier à  Angers, puis secrétaire  de la 
cham bre du comm erce bernoise, a u teu r de tra v a u x  
d ’économie po litique, en tre  au tres Tractat von den 
M ünzen, die im  Stand Bern Cours haben, 1745 ; A rith 
metisches Lexikon oder T a r if général, 2 vol., 1751 et 
1753. Le fo n d a teu r de la lignée de Brugg est —  4. 
J o h a n n - J a k o b ,  1619-1681, fröre du n° 2, bourgeois de 
Brugg 1627, p asteu r de T rub 1644, L angnau 1656. 
Sa descendance a donné plusieurs p asteu rs au chap itre  
de Berne e t des conseillers à Brugg. La fam ille s ’éteignit 
à  B rugg avec —  5. S i g m u n d - A l b r e c h t ,  1753-1830, 
fab rican t de bas, p rocureur de d is tric t et capitaine de 
grenadiers, p rop rié ta ire  du château  de Chesserex (Vaud), 
chevalier de la Légion d ’honneur 1807, a d ju d a n t d ’é ta t-  
m ajo r du général B achm ann 1815. — A un rameau 
d’A arau  ap p artien n en t : — 6. Johann-J a k o b -E m a 
n u el, surnom m é le «pasteurrévo lu tionnaire»  1754-1833, 
descendant du n° 4, fit un  voyage d ’études dans les 
p rincipaux  centres cultivés de l ’E urope en qualité  
de gouverneur de jeunes patriciens bernois. Il en 
a laissé le récit dans ses M émoires. P asteu r de la 
ville de B rugg 1785. Champion enthousiaste de l ’in 
dépendance de l ’Argovie, il prêcha publiquem ent la 
chu te  de Berne et créa en 1798 un  com ité révo lu
tionnaire . P réfet du nouveau  canton d ’Argovie le 24 
av ril 1798, bourgeois d ’A arau 1804, professeur à 
l ’école cantonale  argovienne q u ’il av a it contribué à 
fonder, 1805-1826, p résiden t de la direction de l ’école 
cantonale 1815-1817, député  au Grand Conseil 1815- 
1830, dont il fu t deux fois p résiden t, m em bre de la 
Cour d ’appel cantonale 1826, plus ta rd  p résiden t. Il re 
çu t à son 70e anniversaire  la m édaille du m érite en or du 
can ton  d ’Argovie. —  7. R u d o l f ,  fils du n" 6, D r ju r .,  
du Grand conseil 1822-1839, réd ac teu r du Code civil 
argovien 1823-1830.—  8. F r i e d r i c h ,  1790-1865, fils du 
n" 6, fonda en 1825 une im portan te  fabrique de ru 
bans de soie à A arau ; am m ann de la ville d ’A arau 1843- 
1850, p rom oteur de la société de secours p ro tes tan te , 
acqu it en 1839 le château  et le m oulin de B iberstein. — 
9. C a r l ,  1791-1879, D r m ed ., oculiste, p réfe t du dis
tr ic t  de B rugg 1828-1838, colonel dans les troupes sa
n ita ires lors de la guerre du Sonderbund. — 10. C a i'l
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Feer-IIe rzog , 1820-1880, fils du  n° 8, ingénieur et 
fa b ric an t de ru b an s de soie. Il se consacra  a v a n t to u t 
a u x  questions d ’économ ie po litique, de finance et de 
po litique, dans lesquelles il d ev in t rap id em en t une a u 
to r ité  en Suisse ; à l ’é tran g er, il é ta it  trè s  écouté su r les 
questions m o n éta ires. D ép u té  au  G rand Conseil 1852- 
1880, p résid en t de la Com mission des com ptes d ’É ta t
1864-1880, p résid en t de la B anque d ’Argovie 1854-1880, 
d o n t on p e u t lui a tt r ib u e r  la fo ndation  ; conseiller 
n a tio n a l 1857-1880. L ’un  des p rin cip au x  p rom oteu rs de 
la ligne du G o thard , il fu t chargé de nom breuses m is

sions auprès des gouverne
m en ts d ’A llem agne et d 'I 
ta lie . P rem ier p résiden t 
du Conseil d ’a d m in is tra 
tio n  du chem in de fer du 
G othard  ju s q u ’à  sa  m o rt ; 
négociateu r du Conseil 
fédéral pour les tra ité s  de 
com m erce avec la F rance  
1864, l ’Ita lie  e t l ’A utriche 
1868, la C onfédération de 
l'A llem agne du N ord et 
l ’E spagne 1869, etc. ; orga
n isa teu r de la  division 
suisse à  l ’E xposition  un i
verselle de Paris 1867. 
C’est à  son a tt i tu d e  en fa 
v eu r de l ’emploi de l ’or 
com m e é ta lon  m onéta ire  
que l ’on do it en grande 

Carl Foer-Herzog. pai lie 1 en tree  de la Suisse
D'après  une photographie.  dans l ’U nion m onéta ire  

la tine . Il rep résen ta  la 
Suisse dans les réunions p répara to ires  in te rn a tio n ales  
où fu ren t je tées  les bases de ce tte  U nion et 
pub lia  nom bre d ’articles e t de brochures en fran 
çais et en a llem and  sur la question  m onéta ire . Un 
m o n u m en t lui a  été  érigé à  A arau  en 1920. —  Voir sa 
nécrologie pa r le conseiller n a tio n a l D ah ers tich  et 
Charles L ard y , 1880. —  Th. B ernet : G. Feer-Herzog, 
ein Schweiz. K a u fm a n n  und Staatsm ann. — B ibliographie 
co n cern an t l ’U nion m onéta ire  la tin e . —  11. E m i l , 
neveu du n° 10, * 1864. D r m ed., professeur de m éde
cine à  H eidelberg  1907, puis à  Zurich, e t d irec teu r de 
l ’h ô p ita l des enfan ts de Z urich dès 1911 ; p résid en t de 
diverses sociétés m édicales ; éd iteu r du  Jahrbuch für  
K inderheilkunde  ; a u te u r  en tre  au tres  de Lehrbuch der 
K inderheilkunde  (avec divers co llaborateurs) ; Diagnos
tik  der K inderkrankheiten . —  D SC . [Ed. F.]

B .  C a n t o n  d e  L u c e r n e .  F E E R ,  V e r r e . Fam ille  
d ’h a b ita n ts  à E m m en (1372) e t à  E schenbach , d on t un 
ram eau , é te in t, o b tin t le p a tr ic ia t à L ucerne. P e t e r , 
d ’E m m en, acq u it la bourgeoisie de L ucerne en 1385, et 
H e i n i  la possédait à cette  d a te . L Ü t o l f , juge  en 1398. 
L ’an cê tre  de la b ranche  lucernoise do it ê tre  B ü r g i , 
V e r r e , 1389, d ’E schenbach , p a r son fils L ü p o l d  (LÜ
tolf, L ü th i). A rm oiries  p rim itiv e s : d ’arg en t à  une ou 
deux gaffes de b a te lie r de sable ; de la  b ranche  lucer
noise dès 1487 e t 1488 : d ’or au  lion de gueules. La 
fam ille de L ucerne s ’é te ig n it avec P . P l a c i d u s , c is te r
cien à  S a in t-U rb a in  en 1794, tan d is  que la lignée cam 
p ag n ard e  est encore florissante dans le Seetal lucer- 
nois. —  1. H a n s , du  G rand Conseil de L ucerne 1449, 
du  P e tit  Conseil 1451, bailli de W eggis 1455, de 
W illisau 1463, 1465, 1473 et 1477, de M eienberg 
1466, de B aden 1475, avoyer 1478 ; a cq u it le W eiher - 
haus en 1480, et Castelen en 1481. —  2. P e t e r m a n n , 
cité  de 1484 à  1518, fils du n° 1, bailli de B üren 1485, 
m em bre du P e tit  Conseil 1487. Bailli de Sargans 1492, 
b a n n ere t du p e tit  L ucerne 1494, bailli de W illisau 1495 
e t 1504, dép u té  à Soleure 1497, cap ita ine  à la ba ta ille  
de D ornach  1499, avoyer 1502, cap ita ine  à  Bellinzone 
•1503 ; a rrê té  dans la  guerre des oignons (Zw iebelnkrieg) 
e t to r tu ré  en 1513 ; seigneur de Castelen, p a rtisa n  de 
la  F rance. E n  1487-1488, il re çu t les le ttre s  d ’arm oiries 
du  ro i M athias Corvin de H ongrie. —  3. L u d w i g , 
c ité  de 1462 à 1503, frère du n° 2, sur- 
v ivanc ier à  B erom ünster 1462, é tu d ia  à  P a ris ; D r phil., 
m em bre du G rand Conseil 1492, secrétaire  de la ville

1493, chron iqueur. —  4. H e i n r i c h ,  frère du n° 2, 
chanoine de B erom ünster 1481, p ro to n o ta ire  a p o sto 
lique, custos 1496, p révô t 1502. Il a p p o rta  des ré 
form es im p o rtan te s  au  ch ap itre , f  1517. —  5. J a c o b ,  
du G rand Conseil 1502, du P e tit  Conseil 1504, bailli 
de R o ten b o u rg  1515, rec teu r de l ’h ô p ita l 1517. Il p r it  
p a r t  à  l ’expédition  de Milan et fu t dépu té  à la D iète 
pour l'affa ire  du duc U lrich de W urtem berg  1521 ; 
dépu té  en F rance  1522, bailli de Rusvvil 1525, acq u it 
B uttisho lz  en 1526 ; a rb itre  dans l'affa ire  d ’Ittin g en  
1527, dépu té  à  la conclusion de l ’alliance avec F e rd i
n and  en 1529, bailli de L ugano 1530, d ’E b ikon  1532, 
avoyer 1533, f  1541. —  6. J o h a n n ,  chanoine de Be
ro m ü n ster 1511, doyen de Schongau 1513 ; après la 
bata ille  de Cappel, curé de H itzk irch  e t ad m in is tra teu r 
de la com m anderie teu to n iq u e  du  m êm e lieu ; com m an
deur 1532. f  1534. —  7. J a c o b ,  du G rand Conseil et 
bailli d ’E b ikon  1537, de W eggis 1539, de M alters et 
m em bre du  P e tit  Conseil 1543. t  1549, seigneur de 
C a ste len .—  8 . B e a t ,  du G rand Conseil 1531, du  P e tit 
Conseil 1533, bailli d ’E n tleb u ch  1539 et 1545, du  R hein- 
t.al 1540, de W illisau 1551. f  1551. —  9. L e o p o l d ,  
fils du n° 7, du G rand Conseil 1563, du P e tit  Conseil 
1570, bailli de M ünster 1577, de T hurgovie 1590, b a n 
n e re t 1593, bailli de Rusvvil 1597, de W illisau 1603. F o n 
d a teu r du  fidéicom m is de B uttisho lz  1607. f  1 6 0 9 .— 
Voir L L .  —  L L H .  —  Gfr. —  A H S  1905. — von Vivis : 
W appen der aus gestorbenen Geschlechter. — Riedvveg : 
Gesch. des Kollegialsstiftes Beromünster. —  S au tie r : Die 
F am ilienfideikom m isse... L u z e r n .—  P apiers de fam ille. 
—  A rch. d ’É ta t  L ucerne : Besatzungsbuch. [v. V.]

C. C a n to n  de S o le u re . FEER. Fam ille  é te in te  de 
la  ville de Soleure, à  laquelle  ap p artie n n e n t: N i k l a u s ,  
orig inaire de Savoie, é tab li à  O berdorf, qui dev in t 
bourgeois en 1 5 3 3 , e t I v a s p a r ,  m em bre du G rand Con
seil 1 5 8 8 -1 6 0 2 . —  Bestallungsbuch. [v. V.]

F É G E L Y , d e  ( V œ g u i l l y ,  V œ g e l l i ,  F œ g e l l i n ) . F a 
mille bourgeoise de Fribourg  dès 1415 . 
A rm oiries : pa r concession de Louis 
X I, en 148 0  : d ’azu r à la bordure  de 
sable, un  écusson de gueules en 
abîm e, bordé d ’or et chargé d ’un 
faucon d ’arg en t (confirm ées p a r H enri 
I I I  en 1 5 7 4 , en fav eu r des b ranches de 
Seedorf e t de V ivy) ; p a r  concession de 
l ’em pereur Léopold I er en 1 6 9 2 , à la 
b ranche  de Prez et A utigny  : de gueu
les au  faucon d ’a rgen t, becqué et 

m em bré d ’or, à la bordure  d ’or. —  1. J e a n  (H ensli), 
eu t un  rôle m arq u a n t dans les guerres de B ourgogne, 
m aître  d ’hô te l et conseiller du roi Louis X I, 147 8  ; 
anobli p a r  lui en 148 0  avec concession d ’arm oiries. 
Sa po sté rité  s ’é te ig n it dans la  prem ière m oitié  du 
X V Ie s. —  2 . L o u is , fils du  n° 1, chargé de m is
sions, 1 4 9 6 -1 5 0 0 , auprès des Ligues suisses pa r 
Charles V III  e t Louis X II .  —  3 . J a c q u e s ,  fils du 
n° 2 , lie u ten a n t des C ent-Suisses 1 4 9 6 -1 5 1 8 , soit 
dès la  fo rm ation  de ce corps. —  4. J a c q u e s ,  seigneur 
de la Vulpillière 1 5 6 0 . — 5 . J o s t ,  chevalier de Saint- 
Jean  de Jérusa lem , seigneur de Cugy, souche des b ra n 
ches de Seedorf e t de V ivy. Avec ses frères Jacques et 
P ierre, il o b tin t en 1 5 7 4 , de H enri I I I ,  con firm ation  de 
la noblesse e t des arm oiries concédées en 1 4 8 0 . —  6. 
. J a c q u e s ,  frère  du  n° 5, colonel de tro is régim ents en 
F rance, 1 6 0 9 , 1 6 1 4 , 161 6  ; lie u ten a n t des Cent-Suisses 
1619 . t  1 6 2 4 . —  7 . J e a n ,  fils du  n° 5, * 1 5 9 1 , f  165 5  à 
F ribourg , officier au  service de F rance. Louis X I I I  
l'ap p e la it « son plus fidèle cap ita ine  ». Il fu t  chargé 
de p lusieurs m issions difficiles, en tre  au tres  de la  p a 
cification de la  B retagne révo ltée  : il e n tra  dans la 
com pagnie de Jésus en 1 6 2 5 . M issionnaire. —  8 . 
P i e r r e ,  * 1 6 8 9 , t  176 8  à D om didier, chevalier de 
M alte, l ie u te n a n t de galères 1 7 1 6 . — 9. F r a n ç o i s -  
P i e r r e - E m m a n u e l ,  de la b ranche  d ’A utigny  e t de 
P rez, avoyer de F ribourg  1 7 0 7 -1 7 3 9 . 11 fu t anobli 
avec ses frères, en 169 2  p a r  l ’em pereur Léopold I er, 
avec  concession d ’arm oiries. — 10. J e a n - B a l t h a s a r ,  
de la b ranche  de Seedorf, * 1 6 7 6 , colonel du rég im ent 
B rendlé 1 7 3 8 , lieu tenan t-généra l au  service de F rance  
1 7 4 8 . t  1 7 5 1 . —  11 . F r a n ç o i s ,  16 9 1 -1 7  5 8 , jésu ite
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'confesseur de l 'É lec teu r p a la tin  Charles-Théodore 1753.
— 12. N i c o l a s - A l b e r t ,  arrière-petit-fils d u n 0 9, syndic 
de F ribourg , f  1842. —  La branche de Seedorf 
s ’é te ig n it en 1754 ; celle de V ivy en 1905, tand is 
que celle de Prez et A u tigny  est encore représen tée  
en A ustra lie . Une fam ille Vegelin, de C laarbergen 
(H ollande), p a ra ît descendre des Fégeli de F rib o u rg .— 
Voir LL. —  Revue de la Suisse cath. 1875-1876.—  A S H F  
1893. —  A H S  1922, 1924 .— M ay : H ist. m il. des S u is 
ses V I. — R o tt : Inv. som.. V. —  R o tt : Repr. dipi. I.
—  G irard : H ist, des officiers suisses.— A F  1922. [A. a’A.] 

F E H L B A U M .  Voir S a u g e ,  L a .
F E H L M A I N N .  Fam ille d 'A rgo vie. —  H a n s ,  * 20

sep tem bre  1882, ingénieur, collabora au  percem ent du 
tu n n e l du Lütschberg  ; ingénieur en chef, du  côté Sud, 
pour le percem ent du second tu n n e l du Sim plon, chef 
du  b u reau  fédéral des m ines 1917-1919 ; dès lors in 
gén ieur à B erne. A uteur de : Der S c h w e i z .  Bergbau 
w ährenddes Weltkrieges. — D SC . [L. S.]

F E H R .  Fam illes des can tons de Saint-G all, T huigo- 
vie e t Z u rich .

A .  C a n to n s  d e  S a in t - G a l l  e t  T h u r g o v ie .  H a n s  d e r  
V e  r r ,  de Bürglen, en 1362, am m ann  pour le com te de 
F ü rs tenberg , à Schw arzenbach. H a n s  V e r  de W idnau, 
1425 ; W a l t h e r  V e r ,  am m ann de l ’abbesse de L indau à 
B algach 1470, etc. (U StG . — Göldi : H o f Bernang. — 
W art m ann  : H o f W idnau). N i k o l a u s  F e h r ,  de Schönen
berg  p rès de Lom m is, dev in t bourgeois de la ville de 
Saint-G all en 1534. Ses descendants fu ren t te in tu rie rs 
e t m arch an d s , ils rev ê tiren t des charges dans la ville. 
A rm oiries  dès le X V Ie s : d ’azur à  une fleur de lys 

d ’or. — 1. J o h a n n e s ,  1779-1838, 
im p o rta n t libraire, don t la  m aison de 
com m erce est encore en m ains de ses 
descendants. —  2. B a r t h o l o m e ,  1747- 
1811, doreur et g rav eu r de modèles, 
plus ta rd  m archand  d ’œ uvres d ’a r t  ; 
— 3. G e o r g - K o n r a d ,  1784-1844, des
sin a teu r, et —  4. K a r l - F r i e d r i c h -  
B a r t h o l o m e ,  m aître  de dessin à 
Saint-G all 1834, son t cités dans 
S K L .  —  5. E r n s t - E d m u n d  Fehr- 

K lauser, 1809-1889, d irec teur de banque 1837-1844, 
p résid en t du  .D irectoire com m ercial 1840-1850. Il 
acq u it en 1848 le couvent d ’Ittingen , près de 
F rauenfe ld , qui est resté  dès lors dans sa fam ille. —
6. K o n r a d - A d o l f , D r m ed., fils du n° 5, * 15 novem 
bre  1842, m édecin à  Saint-G all, re v ê tit diverses fonc
tions officielles dans la ville et le d istric t de Saint-G all ; 
conseiller d ’É ta t  1885-1891, t  19 jan v ie r 1894. —
7. H a n s - A d o l f ,  D r ju r ., fils du n° 6, * 9 septem bre 
1874, a tta ch é  à la L égation de Suisse à Paris 1899-1901, 
p riv a t-d o cen t à Leipzig 1904, professeur à Jén a  1907, 
à  H alle 1912, à H eidelberg 1917, à Berne 1924. P rinci
pales publications -.Staatund Kirche im  Kanton St. Gal
len, 1899 ; Die Entstehung der Landeshoheit im  Breisgau, 
1904 ; Fürst und Graf im  Sachsenspiegel, 1906; Die 
Rechtsstellung der Frau und der K inder in  den Weis- 
tüm ern, 1912 ; Deutsche Rechts geschickte, 1921 ; Das 
Recht im  B ild , 1923. —  L L . — L L H , A rt. Feer. — 
L ivre de bourgeoisie de la ville de Saint-G all. — 
Centenarbuch 1903. —  [B t . ]  — 8. J o h a n n - K o n r a d ,  de 
L ustdorf, * 14 ju ille t 1831 à  M ettm en ste tten  (Zurich), 
inspecteur du deuxièm e arrond issem ent des télég ra
phes 1869, ad jo in t à  la  d irection fédérale des télég ra
phes 1890, la  m êm e année encore d irecteur de l ’a d 
m in istra tio n  fédérale des télégraphes et téléphones. 
Délégué du Conseil fédéral à  la conférence des 
télégraphes à B udapest 1896 et à  Londres 1903, t  13 
jan v ie r 1905 [M. H a u s e r . ]

Fam ille de T hurgovie, m entionnée à Frauenfeld  en 
1312. —  H e i n r i c h , landam m ann  de Thurgovie en 15 3 7 . 
U n ram eau  p rit dès 1497  le nom  de Fehr dit B runner. 
Arm oiries : d ’azur à une fontaine à deux goulots d ’a r
gen t, som m ée d ’une fleur de lys d 'o r. —  1. J a k o b , 
cap ita ine  de la com pagnie de F rauenfeld  dans la guerre 
de Souabe. f  au Schw aderloch 14 9 9 . — 2 . T h o m a s , 
av o y er 1 5 6 6 -1 5 7 4 . —  3. J o h a n n - J a k o b , secrétaire  de
vili e, avoyer, m it en ordre les archives. — Ses deux 
fils, D a n i e l , 1 7 1 5 -1 7 9 6  et J o h a n n - U l r ic h , 1 7 2 0 -1 7 4 6 ,

fu ren t aussi avoyers, de m êm e que S a l o m o n , 1749-1822, 
fils de ce dernier. —  4. S a l o m o n , 1774-1842, neveu du 
précéden t, com m issaire helvétique pour la  Thurgovie 
en 1798 ; secrétaire  d ’É ta t .  — Voir Thurg. Beiträge, 
cah. 50 e t 51. —  5. J o h a n n - J a k o b , frère du n° 4, 1776- 
1846, éd iteur de la Thurgauer-Zeitung. — 6. K a r l - 
A l f r e d , D r ju r ., député  au Grand Conseil 1875. greffier 
du trib u n a l can tonal 1880, présiden t du trib u n a l can to 
nal 1889-1904 ; conseiller national dès 1889. Mem
bre du Conseil d ’ad m in istra tion  du N ord-E st 1900, 
et du IV e arrondissem ent des C. F . F . Président de la 
com m une bourgeoise de Frauenfeld , au teu r d ’une 
m onographie su r le Landrecht thurgovien . L ieu tenan t- 
colonel, g rand  juge de la VII« division, f  11 novem bre 
1904 ; u ltim us. — Voir Thurg. Zeitung  1904, n° 266. [ S c h .]

B. C an to n  de Z u ric h . F e h r ,  F e e r .  Arm oiries : d ’a r
gen t au lion de gueules. I. Ancienne 
fam ille de T halheim , établie  à G ütik- 
hausen  en 1329. —  U Z  n° 4200. — 
[J .  f r i c k . ]  —  H a n s - J a k o b ,  1772- 
1845, co m m andan t de la gendarm e
rie, reçu t en don, en 1816, la bour
geoisie de’ la ville de Zurich. — II .
Vieille fam ille de Berg am  Irchel, a t 
tes tée  dès 1452 et fixée aussi au  vil
lage voisin de F laach  dès le XVI« s. 
— 1. B e r n h a r d , de Berg a . I., * 18 

février 1876 à Bàie, professeur à l ’un iversité  com
m erciale de Saint-G all 1904, à  l ’école polytechnique 
de Dresde 1915, à l ’université  de S trasbourg  1918, de
nouveau à Saint-G all 1919 et à  l ’université  de Zurich
1922. A u teu r de : Die Erforschung des modernen E n 
glands, 1918 ; Die engl. Literatur des 18. u . 19. Jahrh.
1923. — D SC . — 2. M a x , * 17 ju in  1887 à Bülach, 
bourgeois de Zurich 1900, rom aniste , h istorien  du Zurich 
du  X V II Ie s. et de la  m usique, professeur à  l ’école can
tonale  de W in te rth o u r 1918. A publié : Die Fam ilie  
R einhart in  W interthur, 1922. — Voir Bericht über Gymn. 
it. Ind.-Schule, 1918-1919. — I I I .  Des familles Fehr 
ap p ara issen t aussi dans d ’au tre s  com m unes du can ton
— 3. D a v i d ,  de M ettm enste tten , * 1819, h istorien  de 
l ’a r t, p riv at-d o cen t à l ’un iversité  de Zurich 1850- f  23 
avril 1881. A u teu r de : Das W iederaufblühen der K unst 
in  Zürich  in  der 2. H älfte des 18. Jahrh. — W. v. W yss : 
Hochschule Zürich 1833-1888. — [H. B r u n n e r . ]  — 4. 
H e n r i ,  d ’U nterengstringen , * 2 février 1870 à Zurich, 
n a tu ra lisé  genevois en 1917. P rofesseur d ’algèbre et 
de géom étrie supérieures à  l ’université  de Genève 
dès 1900, doyen de la  Facu lté  des sciences 1914-1920. 
F o n d a teu r et d irec teur de la revue in te rnationale  : 
L ’E nseignem ent mathématique, 1899, secrétaire  géné
ra l de la comm ission in te rn a tio n ale  de l ’enseignem ent 
m ath ém atiq u e . L iste  de ses œ uvres scientifiques dans 
le catalogue des ouvrages publiés p a r l ’université  de 
Genève ; au teu r de La Communauté réformée allemande 
de Genève et la Paroisse protestante de langue allemande 
de l ’Église nationale, 1917.
—  [C. R.] — IV . Fam illes 
de la  ville de Zurich, d ’o
rigines diverses. Les re 
gistres d ’im pôts m en tio n 
n en t u n  U n  V e r r o  en 
1357. — 1. H a n s  Fehr, t is 
serand, d ’U rdorf, b o u r
geois 1419, p révôt de la 
co rporation  de la Balance 
1432-1457. Au m om ent 
de la Réforme, plusieurs 
m em bres de la famille 
éta ien t ecclésiastiques 
dans le pays. U lrich, ta il
leur, d 'E m b rach , acquit 
la bourgeoisie en 1593 et 
fu t la souche d ’une b ra n 
che patricienne qui ne 
p a rv in t cependant jam ais 
au gouvernem ent.—  2. J o 
h a n n e s , * 1704, pasteu r 
à  D iepoldsau (Saint-G all)
1729, à P fäffikon de 1738

J ohannes  Fehr (n-> 3). 
D’a p r è s  u ne  gravure sur acier 

de H. Zollinger.
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à sa m o rt, 1760. A u teu r d ’écrits de théologie. —  3. J o 
h a n n e s  Feer, * 1763 à  R heineck , ingénieur, fit dès 
1787 des relevés to p o g rap h iq u es de la  cam pagne zu- 
ricoise pour le com pte  du g o u vernem en t, in specteu r 
des co n stru ctio n s à  M einingen 1798-1805, d irec teur 
des fo rtifica tio n s (ingén ieur can to n al) à Z urich 1806.
Il dirigea aussi dans ce tte  ville une école de to p o g ra 
phie e t de m a th é m a tiq u e s . J .-L . C uster le chargea de 
lever en 1796 une c a r te  ex ac te  du R hein tal sa in t-ga l
lois ; en 1809, il é ta b lit le réseau principal de la 
tr ia n g u la tio n  de Z urich  a u  lac de Constance e t éleva 
en 1811, avec J.-C . H orner, le p e ti t  observato ire  sur 
le re m p a rt p rès de la p o rte  de la  C ouronne, qui fu t 
supprim é en 1864 e t dém oli en 1914, lors des n o u 
velles co n stru c tio n s p o u r l ’u n iversité , t  14 sep tem bre  j 
1825. —  Voir W olf : B iographien  I . — N b l.d e r  naturf. 
Ges. Zurich  1873. —  R . W olf : Gesch. der Vermes- ' 
sungen in  der Schw eiz. —  E n général : K eller-Esch er : ! 
P ro m p tu a r. —  W irz : E tat. — Max F eh r : K ultur- ! 
gesch. eines deutsch-schweizer. Bürgergeschlechts dans 
N Z Z  1917, n" 1118 [H. B r u n n e r . ]

F E H R A L T O R F  (C. Zurich, D. P fäffikon, V. DOS.)
Com. e t paroisse. Arm oiries : p a rti 
d ’azu r e t d ’a rg en t à  une fleur de lys 
de l ’un  à l ’a u tre , accom pagnée en 
chef de deux  étoiles de l ’u n  en l ’a u 
tre , e t en p o in te  de deux  roses de 
gueules, fouillées de sinopie et b o u 
tonnées d ’or. En 1229 A lto r f  ; en 1261 
A lld o r f ; en 1341 Riidegesaltorf: en 
1469 Rüdgersaltdorff ; Rueggesaltorf 
ou B üggisa lto rf =  A lto r f  de Rüedger, 
Rüegger, depuis 1800 F ehraltorf =

V A lto r f  éloigné p a r opposition  à M önchaltorf. L a colline 
m orain ique  en form e d ’ellipse « au f B urg » avec ses fossés 
à  l ’O uest du village, dans la R ü ti, est considérée comm e 
u n  refuge. Sur la Lochw eid ex is ten t quelques tu m u lu s 
de la  période de H a lls ta t t  e t au  Speck des tom bes de 
l ’époque de la  Tène, ainsi que des vestiges de cons
tru c tio n s  rom aines ; près du village, des tom b eau x  
a lém ann iques. F eh ra lt orf passa  à  la ville de Z urich avec 
le com té de K ibourg  et. fu t ra tta c h é  au  d is tr ic t supé
rieu r du bailliage de K ibourg  ; m ais a u p a ra v a n t, il 
f u t  donné en fief à  p lusieurs reprises. F e h ra lto rf  av a it 
un  tr ib u n a l com m un avec p lusieurs des localités vo i
sines. Le co uven t d ’E insiedeln y  possédait des serfs 
qui se ra ch e tè ren t en 1605. F e h ra lto rf  fu t un  foyer de 
tro u b les en 1599 et en 1645, à cause des im p ô ts de 
guerre  prélevés p a r les a u to rité s  zuricoises. U ne s ta 
tio n  de péages s ’y tro u v a it  ju sq u ’en 1798. L 'église 
e st m en tionnée  en 1275. Le chevalier F ried rich  von 
H inw il céda en tre  au tres  à  son fils H erdegen, en 1370, 
la  m oitié  de la  collation  de l ’église de F e h ra lto rf  ; en 
1469, le successeur de H erdegen rem it au  couvent 
de R ü ti la  dim e la ïque  de F e h ra lto rf  en y  a jo u ta n t la 
collation  et l ’église. P a r  su ite  de la suppression  du cou
v e n t de R ü ti, ces donations p assè ren t à  Zurich. L ’église 
fu t  rénovée en 1627, agrand ie  en 1906. F e h ra lto rf  
d ev in t en 1798 le chef-lieu du d is tr ic t du m êm e nom . 
U ne grande  opposition  se m an ifes ta  en 1802 con tre  la 
loi de ra c h a t et les dîm es, e t lors du Bockenkrieg  de 
1804, F e h ra lto rf  refusa  de p rê te r  serm en t à la  nou
velle c o n stitu tio n . Sous l ’A cte de m éd ia tion , il fu t 
ra tta c h é  au  d is tric t d ’U ster, plus ta rd  à celui ( Oberamt) 
de K ibourg . Population  : 1800, 830 h ab . ; 1850, 1014 ; 
1900, 938. R egistres de bap têm es et de m ariages dès 
1528, de décès dès 1669. —  Voir M ent. T ig . —  Volks- 
zeitung Pfäffikon  2 févr. 1924. [G. S t r i c k l e r . ]

F E H R E N  (C. Soleure, D. T hierstein . V. D G S). En 
1527 Ferren. Com. et Vge de la paroisse B retzw il-B reiten
bach . Il fit p a rtie  p rim itiv em en t de la seigneurie de Gil- 
genberg , avec qui il passa à  Soleure en 1527. —  Eggen- 
s ch veder : Territoriale E ntw icklung  Solothurns. [L. S.] 

F E I E L ,  F E Y E L ,  V E Y E L .  Fam ille é te in te  de la 
ville de Sain t-G all, m en tionnée  du  X V Ie au  X V I I I e s. 
—  1. J a k o b  Veyel, p rév ô t de corpora tion  1551, vice- 
b ourgm estre  1557. —  2. S y l v e s t e r  Veyel, 1677-1741, 
p o rtra it is te . —  S K L .  — 3. M i c h a e l  Feyel, se ren d it 
to u t  jeu n e  avec son frère cadet chez un  oncle dans l ’île 
de M inorque (B aléares), d ev in t esclave algérien en 1756,

m ais fu t  rach e té  pour la  som m e de 2000 p iastres (env i
ron 8600 francs) en 1761, grâce à  l ’in te rv en tio n  du 
Conseil de Sain t-G all, qui m it en b ran le  to u t  l ’appare il 
d ip lom atique, grâce aussi à  l ’esp rit de sacrifice de la 
bourgeoisie qui ré u n it la  som m e nécessaire, f  1788 
l ’hom m e le plus riche de M inorque. —  F. Schiess : E in  
St. Galler in  algerischer Gefangenschaft, dans St. Gatter 
Lesemappe  1918. [s t.]

F E I E R A B E N D .  Fam illes des can tons d ’A rgovie, 
de Bàie, de L ucerne et d ’U nterw ald .

A. C a n to n  d ’A r g o v le .  Fam illes de B rem garten  et 
de B aden, F i r a b e n t  vers 1450. — J o h a n n e s ,  abbé de 
M uri en 1500. Il o b tin t du pape Ju les I I ,  pour lui et 
ses successeurs, le d ro it de p o rte r  la m itre , f  16 sep
tem b re  1508. —  H e i n r i c h ,  du Conseil de B aden 1504, 
avo y er 1524. f  1541. — L L . — Merz : W appenbuch v. 
Baden. —  Le m êm e : Schultheissenbuch, p . 29. [H. H.]

B. C a n to n  d e  B à ie .  Fam ille  bâloise qui a donné 
les p e in tres  su iv an ts  —  1. A u g u s t i n ,  1745-1790. —
2. S a m u e l , 1746-1787, frère du n° 1. —  3 .  F r a n z , 
1755-1800, frère des p récéden ts. —  4. J o h a n n - R u d o l f , 
1779-1814, fils du n° 3. —  S K L .  [c. Ro.l

C. C a n to n  d e  L u c e r n e .  Fam ille  de L ucerne. —  G a
b r i e l ,  du G rand Conseil 1531, bailli du lac à Sem pach 
1551, de W ykon 1555. [P.-X. W.]

D . C a n to n  d ’U n t e r w a ld .  Fam ille d ’Engelberg, m en
tionnée au  X V e s. déjà. — 1. M a u r u s - E u g e n ,  1752- 
1792, cham bellan  de l ’abbé et habile  m édecin a u to d i
dacte. —  2. J o a c h i m ,  fils du n" 1, 1780-1842, m édecin 
e t écrivain  à S taus, Sachslen, au  service de H ollande 
1815, à  Schwyz, à  Lucerne, à  K ü ssnach t, reçu b o u r
geois de G reppen (Lucerne) en 1834. t  à Æ sch (Lucerne). 
— A rch, du  couven t. —  Ver h. der S c h w e i z ,  naturf. Ges. 
7, 260. —  [I. H e s s . ]  —  3. A u g u s t ,  fils du n° 2, * 15 
ao û t 1812 à  S tan s , m édecin à H ochdorf, à  K appel 
(Toggenbourg) et à  L ucerne ; éd iteu r du Schweiz. 
Nationalkalender, a u te u r de dram es et de récits  po p u 
laires, ainsi que de Gesch. der eidg. Schützenfeste, 1875, 
e t de Die klim atischen Kurorte der Schiueiz. f  26 ju ille t 
1887. —  A G S V, 342. —  Lwa. TaoWaW 1887,
n» 175-176. [ P . - X .  W .]

F E I G E L ,  F E U G E L .  Fam ille  bourgeoise d ’Olten de
puis 1600. — 1. C h r i s t o p h ,  secrétaire  de la ville d ’Olten 
et greffier à  Gôsgen, t  vers 1600. —  P . A lex. Schm id : 
Oltner Fam ilienbücher. —  2. B e n e d i k t ,  1788-1867, 
secrétaire  de ville à O lten. [H. D.]

F E I G E N W I N T E R .  Nom de fam ille, dérivé p ro b a 
b lem ent du m hd . Vei- 
gentner, e t donné aux  
personnes préposées à 
a llum er les feux des b ra n 
dons, lesquels é ta ien t des
tinés à chasser l ’h iver. Il 
a p p a ra ît  en 1464 à W it- 
tersw il (Soleure), à Bàie 
en 1500 et à  R einach  en 
1549. La fam ille s’est p ro 
bab lem en t fixée dans le 
B irseck à l ’époque de la 
con tre -réfo rm ation , sous 
l ’évêque C hristoph B larer 
ou p eu t-ê tre  a v an t, e t a 
acquis la  bourgeoisie de 
R einach. — 1. X a v e r ,  *
1842, dép u té  au G rand 
Conseil 1875-1887 e t 1896- 
1915, p résiden t de ce 
corps 1908-1909, juge à la Ernst  Fe igen w in ter .
Cour d ’assises 1899-1915. D ’après  une photographie. 
F o n d a teu r avec Gschwind
de la  coopérative  de p roduction  e t de consom m a
tion  du Birseck (1904). t  18 ao û t 1915. —  2. 
E r n s t ,  frère du n° 1, * 13 m ars 1853, avo ca t 
à Bâle, fo n d a teu r du Basler Volksblatt, organe 
du p a r ti  populaire  catholique de Bâle. Il en fu t le 
réd ac teu r p en d an t de nom breuses années, puis 
p résid en t du Conseil d ’ad m in istra tio n . Comme chef 
des catho liques bâlois, 1880-1884, il p r it  p a r t  aux 
lu tte s  pour la  conservation  de l ’école confessionnelle. 
R ep résen tan t des conservateurs du Tessin dans le pro-
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cès qui su iv it la révo lu tion  tessinoise de 1890. D éputé 
au  G rand Conseil 1893, p résiden t 1919 ; au  Conseil 
n a tio n a l 1917. P résiden t cen tra l p en d an t plusieurs a n 
nées de l ’A ssociation des ouvriers catholiques suisses, 
puis, après sa fusion avec l ’A ssociation catholique en 
A ssociation populaire catholique suisse, p résiden t de 
la section sociale de cette  dernière. M embre du comité 
de l ’A ssociation pour la p ro tec tion  des trav a illeu rs . 
A uteur de : Der K a m p f um  den gerechten Lohn und die 
Gewinnbeteiligung der Arbeiter ; A u s dem geistigen Le
ben Basels im  IS . Jahrh. ; Gewerbe und Handel in  der 
Stadt Basel im  15. Jahrh. f  15 sep tem bre 1919. —  Voir 
Baseüandsch. Zeitung  18 ao û t 1915, avril e t m ai 1920.
—  SA  V  X I , 249. — B J  1921. —  Basler Nachrichten 
18 sep tem bre 1919. [0. G.]

F E I N ,  G e o r g ,  hom m e politique allem and, * en 1803 
à H e lm stad t (Brunsw ick). R édacteur à la Deutsche T r i
büne, il du t s ’enfuir après les fêtes populaires de H am 
bach et de W ilhelm sbad, et fréquen ta  les associations 
ouvrières de S trasbourg , Paris, Zurich (1833-1834) et 
L iestal, dans lesquelles il propagea l'idée d ’une dém o
cratie  allem ande. Expulsé pour ses a tta ch es avec la 
Jeune  Allem agne, il rep rit sa vie e rran te  en Suisse, 
fu t fa it prisonnier dans la deuxièm e expédition des 
Corps francs (m ars 1845), expulsé en A utriche, puis 
déporté  en A m érique. De re to u r en 1848, il s ’é tab lit à 
L iestal, y reçu t la bourgeoisie et o uvrit une école de 
perfec tionnem en t. f  26 jan v ie r 1869 à Diessenhofen. — 
Voir O pperm ann : D r G. F ., dans Quellen und For
schungen z. Gesch. cl. Burschensch. I. — H . Schm idt : 
Die deutschen Flüchtlinge in  der Schweiz 1833-1836. — 
K arl Glossy : Literarische Geheimberichte aus dem Vor
märz dans Jahrb. d. Grillparzer-Ges. X X I-X X II . — 
D ierauer V. [A. N æ g e l i . ]

FE  I SS .  Fam illes des cantons de Lucerne et de Sain t- 
Gall.

A. C a n to n  de L u c e r n e .  Fam ille lucernoise éte in te , 
bourgeoise en 1365, 1370. — J o h a n n ,  du P e tit  Conseil 
1430. —L U l r i c h ,  du P e tit Conseil 1477, bailli de W er
denberg  1487. t  1519. [P.-X. W.]

B. C a n to n  de S a in t - G a l l .  J o a c h im ,  Officier et écri
vain  m ilita ire , * 11 m ars 
1831 à Alt S t. Jo h an n  
(Toggenbourg). A vocat à 
R appersw il 1853 - 1855, 
m ajo r d ’é ta t-m a jo r géné
ra l et prem ier secrétaire  
du d ép artem en t m ilitaire  
fédéral 1859, colonel d ’é
ta t-m a jo r  général 1868, 
d irec teu r général des 
douanes fédérales 1873- 
1875, chef d ’arm e de l ’in 
fan te rie  1875-1895, prési
d en t de la Société suisse 
des officiers 1886-1889, 
com m andant de la I I I e di
vision 1885, du deuxièm e 
corps d ’arm ée 1891. Parm i 
ses nom breuses pub lica
tions m ilitaires, il fau t

Joachim Feiss. su rto u t m entionner Das
D’après une photographie. II ehrwesen der Schweiz,

1873. Il fonda et présida 
de 1870 à 1885 la B anque populaire suisse à Berne ; dé
p u té  au  G rand Conseil bernois 1874-1878 et 1882-1886, 
m em bre du synode can tonal p ro te s ta n t 1888. t  16 sep
tem bre 1895 à Berne. —  Voir St. Galler Nbl. 1896. p. 36.
— N Z Z  1895, n° 261. — Carl Müller : Oberst J . F eiss , 
ein  Lebensbild. — Schweiz. M onatsschrift fü r Offiziere 
9. —  A llg . Schweiz. M ilitärztg. 1895, p. 309 et 321. — 
B M S  40. [Bt.]

F E L B E N  (C. Thurgovie, D. F rauenfeld . V. D G S). 
Com. e t Vge sur lequel F rauenfeld  exerçait les droits 
de ju rid ic tio n . Felwen ( =  saules) ap p a rten a it à l ’origine 
à la paroisse de P fyn et s ’en sépara  après la R éform a
tio n . Une chapelle y ex ista it dé jà  au  I X e s. La collation 
releva d ’abord  des possesseurs du ch âteau  de W ellen
berg, dès 1700 de la ville de Zurich et du Conseil de 
F rauenfeld  ; elle passa à la paroisse en 1843. R egistres

j de bap têm es dès 1602, de m ariages dès 1619, de décès 
dès 1622. —  N üscheler : Gotteshäuser. —  R ahn  :
Kunstdenkm äler. [ S c h .1

F E L B E R .  Fam illes des cantons d ’Argovie, de L u
cerne e t de Solerne.

A. C a n t o n  d ’A r g o v i e .  Fam ille de K aiserstuh l. F E L 
BER, F e l w e r . —  F r a n z - K a È p n r ,  officier. L ’abbé de 
Saint-G all, Leodegar, le nom m a en 1708 inspecteur de 
ses troupes, avec le grade d ’Oberst-Wachtmeister. P a r 
son ordonnance su r l ’in troduction  d ’exercices m ilitaires 
réguliers, Felber se ren d it im populaire au x  sujets de 
l ’abbé. Le 22 m ai 1712, au  début de la deuxièm e guerre 
de V illm ergen, il du t rem ettre  W il au x  troupes zuri- 
coises, après avoir ob tenu  pour ses so ldats de pouvoir 
so rtir avec les honneurs, de la guerre. Il dev in t suspect 
de trah ison  chez ces derniers parce que le com m andant 
zuricois le re tin t  tro p  longtem ps près de lui et fu t arrê té  
pa r ses propres troupes à  B ernhardzell. Le 24 m ai, il fu t 
cruellem ent m is à m ort, tand is q u ’on le conduisait au 
trib u n a l de S t. F iden, pa r de nouvelles troupes de 
l’abbé qui su rv in ren t à ce m om ent. — I. von Arx : 
Gesch. St. Gallen I I I .  — M antel : Ueber die Veranlassung  
des Zwölfer- oder 2. Villmergerkrieges dans SS tG  I. — 
Guggenbühl : Zürichs A nteil am 2. Villmergerkrieg dans 
S S tG  IV . ' [Bt.]

B . C a n t o n  d e  L u c e r n e .  Fam ille des d istric ts de L u
cerne, En’tlebuch, W illisau, Sursee. En 1386 et 1432 F e l 
w e r . —  1. J o h a n n - B a l t h a s a r , de G e ttnau , m ajor, reçu 
bourgeois de Lucerne en 1704. —  2. B e a t , colonel, de 
Lucerne, connu pa r ses nom breux  écrits, fu t en procès 
à cause des m auvais tra item en ts  q u ’il infligea à  son 
beau-fils, le capitaine Joseph-A nton  W eber, à Lucerne, 
le 28 jan v ie r 1825. — K as. Pfyffer : Gesch. I I , 365. — 
Schweiz. M onatschronik, 1825. —  3. T h e o d o r , de 
Sursee, * 25 février 1849, f  27 jan v ie r 1924. Géom ètre 
à Soleure 1869-1871, forestier dans le can ton  de L u
cerne 1871-1874, in specteu r général des forêts à Schwyz 
18/4-1877, à Appenzell 1877-1879, à H érisau 1880-1888, 
à W’in te rth o u r 1888-1894, professeur à l ’École poly
technique  fédérale ju sq u 'en  1917. A uteur d ’écrits spé
ciaux. —  Vaterland 1924. —  Luz. N . Nachr. 1924, 
n° 40. [P .-x. w .]

C. C an to n  de S o leu re . Vieille fam ille bourgeoise de 
E gerkingen. — P e t e r , 1805-1872, m édecin de régim ent 
au  service de Naples 1827, réd ac teu r de Porgane radical, 
Solothurner Blatt 1835-1849. Ju s q u ’à la m ort de M artin 
D isteli, il rédigea son Schweiz. Bilderkalender. Conseiller 
d 'É ta t  1841 ; de 1849 à sa m ort prem ier réd ac teu r de la 
N Z Z .  Poète  à  ses heures, a publié entre  au tres Dornacher 
Lied. —  Lechner dans N S W  I, 34. —  [H .  D.]  —  
F e l b e r - J e c k e r , A l i n e , de Soleure, * à O lten 6 avril 
1860, f  17 novem bre 1911 à Zurich, femm e de le ttres . 
A publié entre  au tres  sous le pseudonym e de A nna  
Fahlweid : Schwalben, Sagen, Märchen und Gedichte ; 
Das Horn von Uri, 1890 ; Intermezzo, dramatischer 
Scherz aus den Jurabergen, 1893 ; Die Zauberinsel, 
1893. [J.  K.]

F E L C H L I N .  Vieille famille schwyzoise établie au 
trefois dans l ’A rtherv ierte l. A rm oiries: d ’azur à un 
sapin de sinopie m ouvan t de tro is coupeaux du même. 
—  1. H a n s ,  député de Schwyz à  la conférence d ’Ein- 
siedeln du 22 aoû t 1458 chargée d ’ap lan ir les conflits 
de frontières entre  le couvent de Saint-G all et les 
Appenzellois. —  2 .  S e b a s t i a n ,  Siebner de l ’A rth e r
v iertel 1676, député  à la Diète 1678. t  1686. — 3. 
F r a n z - A n t o n ,  * 1714, bailli de G aster 1760, 1768, de 
Mendrisio 1764, vice-landam m ann 1791. f  1804. — 4. 
J o s e f ,  * 1771 en E spagne, capitaine au  service d ’Es
pagne, puis colonel au service de Hollande, f  2 ju illet 
1835. — D ettling  : Schwyz. Chronik. [M. D.]

F E L D B A C H  (C. Thurgovie, D. Steckborn. V. D GS). 
H am eau et anciennem ent couvent de nonnes ( Velpach, 
Veltpach). Les barons W alter et U lrich von A lten
klingen, p robab lem ent pour se rach e te r d ’un crime 
(W alter a v a it re ten u  prisonnier l ’évêque de Constance 
E berhard  II), acqu iren t en 1252, de leu r vassal Kuno 
von Feldbach, le château  du même nom  et le cédèrent 
aux religieuses du P o n t de Constance, qui s ’v é tab liren t 
en 1253. L ’évêque les plaça sous la d irection spirituelle 
de l ’abbaye cistercienne de Salem. Le couvent reçut
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en 1256 des privilèges du pape  A lexandre  IV , e t en 1307 
le roi H enri V II le p r it  sous sa p ro tec tio n . Favorisé  en
core p a r  l ’abbé A lb rech t von R eichenau, le com te 
H a rtm a n n  von K iburg  et d ivers seigneurs, le nouveau 
m onastère  se v i t  à  la  tê te  de biens considérables dans 
les com m unes de S teckborn  e t I-Iom burg. Il o b tin t en 
1282 la ju rid ic tio n , l ’avouerie  e t la  collation  du village 
de H em m enhofen dans le pays de B ade, p a r échange 
e t a ch a t de l ’abbé  W ilhelm  de Sain t-G all. Le couvent 
su rv écu t a u x  orages de la R éform e, e t fu t  reco n stru it 
sous l ’abbesse A fra Schm id (1552-158?) e t rénové en 
1764. A près la  R éform e, le co uven t fu t  soum is à  la 
d irec tion  sp irituelle  des abbés de W ettingen . Il fu t  su p 
prim é en 1848 ; il a v a it  dû  céder en 1803 ses biens t ra n s 
rh én an s à  K u rb ad en . Les b â tim en ts , rach e tés  p a r  la 
com m une de S teckborn  e t utilisés pour l ’in d u strie  dès 
1865, b rû lè re n t en 1895. —  Voir K uhn  : Thurgovia  
sacra I I I .  —  R ahn  : Architekturdenkm äler. —  M ülinen : 
Helvetia sacra. —  T U . —  Z S K  1907. —  [ S c h . ]

F E L D B A C H  (C. Zurich, D. Meilen, Com. H om brech- 
tik o n . V. D G S ). E n 873 Velebach ; en 1212 Velpach; 
en 1282 Velbach, =  ru isseau bordé de saules (ahd . ve- 
lawa). F e ld b ach  a p p a r t in t  avec Schirm ensee e t Gam- 
sten  à la. paroisse d ’U fenau ju sq u 'à  la  R éform e. E n  1799, 
les A utrich iens é ta b lire n t leu r cam p en tre  F e ldbach  et. 
Schirm ensee. — Voir Habsburg. Urbar. —  G. S trik- 
k ler : Gesch. der Herrschaft G rüningen. — H . Bühl er : 
Geschichte der Farn. Bühler von Feldbach. [G. Str.]

F E L D B R U N N E N  (C. Solerne, D. L ebern . V. D G S). 
Vge qui form e une  com m une avec S t. N iklaus, dans 
la paroisse de ce nom . E n 1319 Velbrunnen. On y  a 
tro u v é  des m onnaies rom aines. Fe ld b ru n n en  a p p a rte 
n a it, ju s q u 'à  son t ra n s fe r t  à  Soleure, au  te rr i to ire  du 
ch ap itre  de Sa in t-O urs ; ce dern ier p e rcev a it la dim e. —
F. E ggenschw iler : Territoriale E ntiv icklung. [J. K.]

F E L D E G G  (C. Sain t-G all, D. U n te r T oggenburg). 
P e t it  ch â teau  près de Jonsw il, possession des seigneurs 
du Toggenbourg  en 1451. Il passa  ensu ite  à  l ’abbaye  de 
Sain t-G all, fu t  rem is en fief p a r  elle, tran sfo rm é  en 1563 
en gen tilhom m ière  e t v endu  en 1643 avec de riches biens 
à l ’h ô p ita l de W il, puis cédé à  des particu lie rs . H ab ité  
encore actu e llem en t. — Adolf N äf : M itte ilgn . zur  
Gesch. der B urg  Feldegg bei Jonsw il. [Bt.]

F E L D E R .  Fam illes des can tons de Lucerne, de 
Sain t-G all, de Z urich  e t F ribourg .

A. C a n to n  d e  L u c e r n e .  Fam ilie  m en tionnée  dans 
l ’E n tleb u ch  dès le X V e s .  —  N i k l a u s ,  d ’E sch o lzm att,
7. av ril 1821-20 ao û t 1888, professeur d ’h isto ire  n a tu 
relle à  l ’école réale de L ucerne. E n  1881, il re çu t un  
diplôm e et une m édaille  d ’a rg en t pour son in v en tion  
co n cern an t la  conserva tion  du  la it, e t en 1883, à  l ’ex
position  n a tio n a le , un  diplôm e p o u r avo ir découvert 
un  procédé p o u r te in d re  le crin  an im al. —  Sur son 
ac tiv ité  litté ra ire , v o ir Jahresb. der H öh. Lehranstalt 
Luzern  1889. [ P . - X .  W .]

B. C a n to n  d e  S a in t - G a l l .  Fam ilie  du  T oggenbourg, 
étab lie  aussi au trefo is dans les te rres  du couvent. H a n s  
Felder, juge  en 1543 à  M uolen. — G o t t l ie b , d e  K appel 
(Toggenbourg), * 3 m ars 1866 à  Gossau, m aître  secon
daire à N ecker 1887, à L ich tenste ig  1892, à Saint-G all 
dès 1896. A publié  : Die Burgen der K antone St. Gallen u. 
A ppenzell , dans St. Galler N bl. 1907 e t 1911 ; é d ite u r  de 
Die Stadt St. Gallen u. ihre Umgebung  I (1916). [Bt.]

C. C a n to n s  de Z u r ic h  e t  F r ib o u r g .  Fam ille  é te in te  
des villes de Zurich et F ribourg . Arm oiries : p a rti de sable 
et d ’a rg en t à deux étoiles de l ’u n  en l ’a u tre  (v a rian 
tes). — 1. H a n s ,  l ’aîné, ta illeu r de p ierre , d ’Œ ttingen  
près N ordlingen. bourgeois de Zurich 1475. De 1466 à 
1472, il trav a illa  à  L ucerne en qualité  de co n trem aître , 
puis se fixa à Z urich après 1474. Il co nstru is it vers 
cette  époque la chapelle de S t. W olfgang dans la paroisse 
de Cham , et com m ença en 14784a construction  de l ’église 
S t. Oswald à Zoug, ainsi que l ’extension des m urs de la 
ville ; dans le co u ran t de l ’au to m n e  il e n tre p rit la 
W asserkirche de Zurich. De 1483 à 1485, il érigea les 
chapelles de W alchw il e t G reppen, fu t  élu en 1489 au 
Conseil des Cornus à Zurich, m ais congédié le 9 m ai 
com m e su rve illan t des tra v a u x  de la ville. —  R ehfuss : 
H ans Felder, ein spätgotischer Baum eister (avec b ib lio 
graphie). — 2.  H a n s ,  le jeune , p ro b ab lem en t fils du

n °  1, parce que tous deux av a ien t le m êm e signe de 
tâch ero n , 1479-1521. E n 1503, il est recom m andé pa r 
Z urich à L ucerne pour la construction  de son hôtel de 
v ille ; en 1505, il é ta it encore douzenier au x  m enuisiers. 
De 1506 à 1521, i l  fu t  con trem aître  à  F ribourg , dirigea 
la reco n stru c tio n  de l ’hô tel de ville et constru is it, de 
1513 à 1516, la  chaire de Saint-N icolas ; en 1519, il 
e n tre p rit la  reconstruc tion  du chœ ur. Bourgeois de 
F ribourg  1519. Il renonça à  ses fonctions la m êm e 
année. F elder do it avo ir collaboré au x  trav a u x  de H ans, 
l ’aîné, dans la Suisse orien tale . —  S K L . ■— R ehfuss : 
H ans Felder. —  3. H e i n r i c h , chevalier de S a in t-Jean , 
a d m in is tra teu r de la com m anderie de B ubikon dès les 
dernières années du com m andeur Heggenzi ( f  1512). E n 
1527, il re çu t l ’ordre d ’assister à la  d ispu te  de B erne, 
à cause de son aversion pour la R éfo rm ation . Il s ’en fu it, 
en 1528, à R appersw il avec les objets précieux de la 
com m anderie ; a rrê té  au W ellenberg, il fu t déposé de ses 
fonctions d ’a d m in is tra te u r . Chapelain de W ald (Zu
rich) 1533. —  Egli et S trick ler : A ctensam m lungen. —  
M A G Z  X X I. — Hegi : Glückshafenrodel von 1504. —
G. F insle r: Chronik des Bernhard W yss. [F. H.]

F E L D H E I M .  Voir VELTHEIM.
F E L D I S  (rom . V e u l d e n )  (C. Grisons, D. H e in 

zenberg, Cercle Dom leschg. V. D G S). Com. e t Vge qui 
a p p a r te n a it  au  m oyen âge à la  seigneurie d 'O rten - 
ste in . E n  1543, les deux com m unes de Scheid e t de 
Feldis o b tin re n t le d ro it de pouvo ir nom m er u n  tr ib u 
nal qui leu r fû t  p ropre, e t un  am m ann . Elles fo rm èren t 
to u te s  deux avec T rans la  ju rid ic tio n  d ’O rtenste in  im  
Berg, qui, au  X V I I I e s., eu t des conflits sang lan ts avec 
la ju rid ic tio n  d ’O rtenstein  im  Boden  (Affaires Tom ils 
ou T ravers en 1766). R egistres de bap têm es dès 1677, 
de m ariages dès 1681, de décès dès 1702. [C. J.]

F E L D M A N N .  Vieille fam ille glaronnaise, appelée 
au tre fo is aussi Veltm ann, Feltm ann. L a branche  p ro 
te s ta n te  est bourgeoise de Glaris e t de Schw anden ; 
la  b ranche  catho lique  de N âfels. —  1. R u d o l f  é ta it 
1372 l ’un  des 30 conseillers. —  2. J o h a n n - J a k o b ,  se
cré ta ire  d ’É ta t  1564. —  3. J a k o b ,  * vers 1585, g rand 
s au  fi er 1621, bailli de W erdenberg  1628-1631 e t 1646- 
1652, b an n ere t du pays 1632, cap ita ine  général 1636, 
f  9 décem bre 1655. —  4. R udo lf-MARKUS, * 18 ju in  
1869. colonel d ’é ta t-m a jo r, chef de section du service 
de l ’é ta t-m a jo r général, p riv a t-d o cen t à  l ’un iversité  de 
B erne. A u teu r de Studien  zur Gesch. des Feldzuges N apo
leons in  Deutschland lS l3 .  A dirigé la pub lica tion  de 
1 ’H ist, m ilitaire suisse. —  Voir L L .—  U G I, p. 273, 297.—  
K ubly-M üller : Œ uvres. —  D SC . [J. J. K.-M. et Nz.]

F E L D M E I L E N  (C. Zurich, D ., paroisse e t Com. Mei
len . V. D G S). Vge divisé en deux p a rties  : V orderfeld et 
H in terfe ld  ; anciennem ent avec quelques h am eau x  e t 
quelques m étairies il fo rm ait la  Wacht im  (a m ) Feld  du 
bailliage de Meilen ; plus ta rd  une section de la  com 
m une de Meilen. C’est à  Feldm eilen que se tro u v e  le 
dom aine de M ariafeld, bien connu p a r le cercle l i t 
té ra ire  de François W ille e t p a r  son fils le général 
U . W ille. Population : 1634, 210 h ab . ; 1836, 497 ; 
1920, 670. —  Voir M em . T ig . [C. B.]

F E L D M O O S .  Voir FŒLMIS.
F E L D N E R  ( F E L T N E R ) .  Fam ille fribourgeoise 

é te in te , orig inaire de Gm ünd (W urtem berg), reçue dans 
la  bourgeoisie de F ribourg , en 1578, dans la  personne 
de H a n s ,  fab rican t de fau lx . Arm oiries  : de gueules 
à un  T ancré d ’a rg en t su rm on té  d ’une fleur de lys du 
m êm e. —  1. P i e r r e ,  fils de H ans, du Conseil des D eux- 
Cents 1598-1607, percep teu r de l 'ohm gelt 1598-1599, 
bailli de P lan fayon  1599-1604, du Conseil des So ixan te  
1607-1626, secrétaire  du tr ib u n a l 1607-1618, des Secrets 
1610, bailli de F o n t 1618-1623, b an n ere t 1623-1626, du 
P e tit  Conseil 1626-1634, f  1er novem bre 1634. —  2. N i 
c o l a s ,  fils du n° 1, du Conseil des D eux-C ents 1636- 
1654, bailli de P o n t 1648-1653, du Conseil des So ixan te  
1654. —  3. F r a n ç o i s ,  fils du n° 1, du Conseil des D eux- 
Cents 1645, bailli de P lanfayon  1667-1670. —• Voir 
W 'eitzel : Répertoire... dans A S H F  X . —  A rchives 
d ’É ta t  F ribourg  : Livre de Bourgeoisie I I  ; Besatzungs- 
bücher n°s 12 e t 13. [J. N.]

F E L G ,  F E L G A .  Voir V e l G ,  V e l G A .
F E L I C E ,  de.  Fam ille originaire de R om e, fixée
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à Y verdon dès 1762. —  1. F o r tim é -B a r th é le m y , * à 
Rom e 1723, t  à Y verdon 1789, é tu d ia  au collège rom ain, 
à Rom e, d ev in t professeur de philosophie et de m ath ém a
tiques à  R om e, puis professeur de physique à l ’université  
de Naples. Il q u itta  l ’Ita lie  à  la su ite  d ’av en tu res rom a
nesques et se re tira  en Suisse, où il em brassa le p ro tes
tan tism e. Il séjourna dès 1757 à  Berne où il publia  des

revues litté ra ires , puis dès 
1762 à Y verdon, où il fu t à 
la  tê te  d ’un pensionnat et 
d ’une im prim erie qui de
v in t rap id em en t célèbre en 
E urope. La ville d ’Yver- 
don l ’ad m it en 1769 à la 
bourgeoisie. Il est connu 
pa r de nom breux  trav a u x  
d ’érudition  et de vu lgari
sation . Son entreprise p rin 
cipale fu t l ’Encyclopédie 
d ite  d ’Yverdon parue en 
58 vol. de 1770 à 1780. Elle 
n ’est pas une sim ple ad ap 
ta tio n  de l ’Encyclopédie 
de D iderot et d ’A lem bert 
m ais, d ’in sp iration  suisse 
et p ro tes tan te , en prend 
p lu tô t le contrepied  dans 
de nom breux  articles ori
g inaux . Il en a ex tra it 
en tre  au tres  le Dictionnaire  

géographique, historique et politique de la Suisse  (de B .V.v. 
T scharner et G. E .v . Haller) en 2 vol. e t u n  Dictionnaire  
de Justice naturelle et civile en 13 vol. Ses ouvrages ori
ginaux  les plus im p o rtan ts  sont le Développement de la 
raison, en 3 vol. parus au  lendem ain  de sa m o rt ; les 
Leçons de droit de la nature et gens, 1769, e t les Leçons de 
logique, 1770. —  Eug. M accabez : F . B . de Felice 1723- 
1789 et son Encyclopédie. —  C.-J. L iith i : F .-B . de 
Felice. — 2. F r é d é r i c - C h a b l e s , * 1809, p asteu r de 
l ’église p ro tes tan te  de Metz, a u te u r  de deux Lettres p a s
torales rem arquées su r les actes de N apoléon. — 3. 
L o u is , petit-fils du n° 1, avo ca t à  Y verdon, juge d ’appel 
1831-1840. —  4. G u i l l a u m e - A d a m , petit-fils du n° 1, 
1813-1871, p a s teu r à Bolbec (F rance), puis professeur de 
m orale et d ’éloquence à la  facu lté  de M ontauban, 
doyen honoraire de cette  facu lté  : a u te u r de nom breu
ses études religieuses, en tre  au tres d ’une H ist, des 
protestants de France, d ’une H ist, des Synodes nationaux  
des églises réformées de France, e t de Sermons publiés 
après sa m o rt. —  5. Ch a r l e s , 1827-1904, neveu du 
n° 3, avocat, p rocureur de la  R épublique à L ausanne
1865-1885, professeur de philosophie à  l ’académ ie de 
L ausanne 1864-1866.—  6. S i m o n ,  fils du n° 5, * 11 
septem bre 1867, avocat à  Lausanne depuis 1891, p ro
fesseur ex trao rd ina ire  de d ro it com m ercial e t de d roit 
des obligations à  l ’un iversité  dès 1898, rec teu r 1912- 
1914, député  au Grand Conseil depuis 1901. —  De 
M ontet : Dictionnaire. —  Livre d ’Or. [ M .  R . ]

F E L I S O N ,  F E L I S E R .  Fam ille  vala isanne m en
tionnée dès le X V Ie s., à Eyschol e t à T ourtem agne, ré
pandue dans la  su ite  aussi à Gam pel, Loèche et sur 
la m ontagne de Loèche. — 1. M a r t i n ,  rec teu r de l ’église 
Saint-Théodule à Term inen 1545. —  2. R o l e t ,  recteu r 
de Valére vers 1508, de la cathédrale  de Sion 1544. — 
B WG  I I , 81. [L. S.]

F E L I X  V. Am édée V III , com te, puis duc de Sa
voie, fu t élu pape le 24 ju in  1440 sous le nom  de Félix  V. 
— Voir a r t. S a v o i e ,  M a i s o n  d e .

F E L I X .  Fam ille des cantons des Grisons, de L u
cerne e t de Zurich.

A. C an to n  d es  G riso n s . Fam ille de P arp an  e t H alden- 
ste in . La branche de P a rp an  a donné 
quelques p asteu rs . Arm oiries : d ’azur 
à  tro is fleurs de lys d ’a rgen t, accom 
pagnées en chef de tro is étoiles d ’or.— 
J o h a n n - F r i e d r i c h , * 16 déc. 1798, 
p asteu r à I-Iinterrhein 1822-1825, 
Jen ins 1825-1828, puis à Nufenen ; 
t  22 ju ille t 1850. B otan iste , am i d ’Os- 
vvald H err. Sa collection fu t incorpo

rée à celle de l ’École poly technique de Zurich. —  O. Ilee r : 
Ueber die nivale Flora der Schweiz, p . 67. — Le m êm e : 
Denkschrift zur Hundertjahrfeier, p . 6. —  J S A C  25 (1889), 
p. 436. —  P e t e r ,  * 30 sept. 1872, p a steu r à  Fläsch 
1896-1906, à O bstalden 1906-1916, puis m aître  de religion 
et professeur au  gym nase de Coire. [ J . - R .  T r u o g .]

Ê . C a n to n  de L u c e r n e .  Fam ille des d istric ts de L u
cerne e t de R otenbourg . —  S e v e r i n ,  de R otenbourg , 
bourgeois de Lucerne 1654, lieu tenan t de la garde à 
Lucques, fit don de 814 fl. à  l ’h ô p ita l de Lucerne. — 
L iebenau '.Bauernkrieg. — Arch, de l ’H ôpital. [P.-X.W.]

C. C a n to n  de Z u r ic h .  Fam ille de Zurich m entionnée 
du X IV e au  X V Ie s., qui a com pté plusieurs p révô ts de 
corporations ; é tablie  aussi à Lucerne en 1504. Le sceau 
p o rte  tro is f m inuscules. — 1. U li ,  de St. Leonhard, 
bourgeois de Zurich 1351, p robab lem ent iden tique 
à un  com m erçant du nom  de Félix qui fu t vic
tim e des W aldner en 1350. — 2. U l r i c h ,  m ercier- 
douzenier de la corporation  du Safran 1489, délé
gué au grenier du p e tit q u artie r de la ville 1493, 
m em bre du Baptistalrat 1499-1510 à  t it re  de p ré 
vô t ; bailli de F lu n te rn  et de H o ttingen  1498-1499, 
de S täfa  1500-1510 ; secrétaire  de la  m aison de ven te  
du sel 1505. Ami du chron iqueur Gerold E dlibach . — 
Dok. W aldm. —  F . Hegi : Glückshafenrodel von 1504. 
— Sur les ecclésiastiques de cette  fam ille, voir G. Hop- 
peler dans Z T  1925. [F. H.]

F É L I X  E T  R É G U L A .  Les origines de la com m u
n au té  chrétienne de 
Zurich re m o n ten t à 
la  légende du m ar
ty re  qu ’au ra ien t 
souffert à  Zurich, 
au déb u t du IV e s., 
sa in t Félix  e t sa 
sœ ur natu re lle  ou 
spirituelle , Régula.
Le rocher sur la 
L im m at, où a été 
édifiée la W asser- 
kirche, passe pour 
être  le lieu du sup
plice. D ’après la 
légende, les sain ts 
au raien t porté  leurs 
tê te s , détachées du 
corps, 30 à 40 m. 
plus loin, ju sq u ’à 
l'em placem ent où, 
sur leur tom beau , 
on a constru it le 
G rossm ünster. Une 
chapelle funéraire 
a v a it été  am énagée 
dans celui-ci en leur m ém oire. E n  879 eu t lieu la 
tran s la tio n  d ’une p a rtie  des ossem ents dans la 
nouvelle église du F rau m ü n ster. Des reliques ont, 
en ou tre, été  données à  des églises é trangères. D ’après 
H einrich Bullinger, les ossem ents déposés au Gross- 
m ünster on t été  inhum és en 1524, ceux du F rau m ü n ster, 
d ’abord  conservés dans la  sacristie de la tour, l ’ont 
été en 1535. L a question du sauvetage des reliques, spé
cialem ent des tê tes  des sain ts, dans lev a i d ’U rseren a  été  
soulevée à  nouveau à propos d ’un article  du N eujahrs
blatt von Uri, de 1904 : Gesch. der hl. M ärtyrer F elix  
und Begula, der Patrone Zürichs, und der Uebertragung 
ihrer Häupter nach Ursern. Tandis q u ’E . Egli m e tta it  
en doute l ’au th en tic ité  des faits rap p o rtés pa r le curé 
Nicolaus Tongius d ’E rstfeld  (Zw. I), E .-A . Stückel- 
berg, dans la N Z Z  du 4 m ars 1904, les a ccep ta it1; le 
Vaterland du 10 avril se p rononçait dans le même sens.

La légende de Félix et R égula est rap p o rtée  dans 
un certain  nom bre de docum ents du m oyen âge. La 
Passio Sanctorum Felicis et Regulae, le plus ancien té 
m oignage du culte de ces deux sain ts à Zurich, re
m onte à l ’époque carolingienne. A celle-ci ap p a rtie n 
n en t aussi quelques m entions m anuscrites. Les éditeurs 
des Acta Sanctorum (Septembris tom . I I I ,  763), ont 
donné la légende d ’après tro is codices de la région du 
bas R hin, l ’un  de Cologne, un a u tre  d ’U tre c h t , et le

Fortuné-Barthélemy de Fe lice .  
D’après une gravure  sur cuivre.

L es  saints de la vi lle de Zurich Fé l ix  
et Régula . D’après l'armoria! de 
G.  Edlibach à D onaueschingen.
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tro isièm e de T rêves. Les deux prem iers in d iq u en t comme 
th éâ tre  des événem ents le Castrum Turonicum . En 
o u tre , de vieux m arty ro loges ra c o n ta n t la légende exis
te n t  à la B ib lio thèque u n iversita ire  de Bâle (reproduit 
dans H o ttin g e r : H istoria ecclesiastica Novi Testamenti 
V III) , à la  B iblio thèque du couvent de Saint-G all 
(G. H e e r :  Die Zürcher H eiligen St. F elix  und  R egula , 
p. 41), à i a  B iblio thèque cen trale  de Z urich (M A G Z l ). 
Des versions p lus récen tes et des rem an iem en ts de la 
légende on t été ra p p o rté s  pa r K onrad  von  Mure (tex te  
perdu), p a r  M artin  von B arten ste in  (récit non daté) 
e t p a r  H einrich  G larean : les sa in ts a p p a rtie n n e n t à 
la  légion th éb a in e  ; ils échappen t à son m arty re  et 
p a r  la  vallée d ’U rseren  e t C laris g ag n en t Z urich où 
ils so n t condam nés à m ort p a r Decius.

Félix  e t R égula sont représen tés très  fréquem m ent 
su r la  p ierre , su r des sceaux, des m onnaies, sur des 
fresques, e tc . ; on les m on tre , conduits d ev an t le juge, 
ou b a ttu s , roués, bouillis ou décap ités. Dans la règle, 
ils p o r te n t leu r tê te  dans les m ains, con fo rm ém ent à 
la légende. Ils ap p ara issen t aussi sur les sceaux de 
la  p rév ô té  e t de l ’abbaye  de Z urich  e t su r ceux des 
deux c h a p i t re s .— L L .  —  M urer : Helvetia sancta. — 
M A G Z  1 X V I, X X V .— Vögelin : Das alte Z u r ic h .—  
E m il Egli : Kirchen gesell. der Schiveiz. —  Le m êm e : 
Altchristliche S tud ien . —  A. L ü to lf : Die Glaubensboten 
der Schweiz. — E. F u rre r dans Theolog. Zeitschrift der 
Schweiz V I. —  N Z Z  1889, n° 241. —  S A I7 I I I .  — 
E.-A . S tü ck elb e rg : Gesch. der R eliquien in  der Schweiz.
—  Z W  Chr. 1901, 1913. —  Urner N bl. 1904 e t 1905.

Zurich a  célébré p en d an t des siècles le culte de Félix
el R égula  le 11 sep tem bre. D ans le diocèse de Cons
tan ce  e t les diocèses voisins, cette  fête  a v a it  été  adm ise 
dans le calendrier. E .-A . S tücke!berg a m ontré  dans 
la N Z Z  1903, n° 252 (éd. du soir) com m ent Zurich 
é ta it a rriv é  à célébrer ce culte . Le 11 sep tem bre, le 
ch ap itre  p ro céd a it à  une d is trib u tio n  de p e tits  pains et 
ré p a r tis sa it les revenus du  fonds des p réd ican ts ; la 
deuxièm e foire annuelle  se ten a it ce jo u r-là , qui é ta it 
aussi un  te rm e  des loyers. — Voir von Moos : A stron.-, 
p olit.-u . kirchl. Kalender I I I .  — Nbl. der Stadtbibl. 
Zurich  1861, 7. — ZW C hr. 1901, n° 38. — Sur l ’ex ten 
sion du culte  de Félix  et R égula en Suisse, voir E .-A . 
S tückelberg  : Die Schweiz. Heiligen des M ittelalters ; sur 
l ’u tilisa tio n  de la légende dans la m usique d ’église 
vo ir Max F ehr : M usikalisches von den alten Züricher 
Stadtheiligen, dans N Z Z  1921, n °  11. [ F .  H e g i .]

F E L L E N B E R G ,  von .  Fam ille  p a tric ienne  b e r
noise, originaire de Suhl- en Argovie et bourgeoise de 
Berne en 1551 (corpora tion  des m aréchaux). Au Tyrol 
p a ra ît a u x  X I I I e et X IV e s. une fam ille von Vellenberg 
d o n t la  p a ren té  avec la  fam ille de Berne est incerta ine . 
Arm oiries  : p a r ti  d ’a rgen t à une rose de gueules, tigée 
d ’or, feuillée de tro is feuilles de sinopie, e t de gueules à 
une rose d ’arg en t, tigée et feuillée d ’or, les roses m ou
v a n t d ’un b â to n  posé su r tro is coupeaux . Les arm es m o
difiées pa r la le ttre  de noblesse concédée pa r le roi de 
P russe  en 1728 ne fu ren t presque jam ais  usitées à  B erne.
—  1. K o n r a d , bourgeois de Berne 1551 du Grand 
Conseil 1556, bailli de R ipaille 1563, de M oudon 1568 
où il m o u ru t en 1571. Ses fils so n t : — 2. H a n s , bailli de 
L an d sh u t, f  1586 ; — 3. K o n r a d , châte la in  de F ru ti-  
gen 1584, du  P e tit  Conseil 1589 et 1597, bailli de 
W angen 1590, + 1598 : —  4. C h r i s t o p h , bailli de 
G o tts ta tt  1596, de S t. Jo h an n sen  1609, gouverneur de 
K önigsfelden 1621 ; f  1624. -  5. D a v i d , 1587-1628, 
petit-fils du n° 1, du G rand Conseil 1610, avoyer de 
T houne 1614, du P e tit Conseil 1621, bailli d ’Y verdon et 
tréso rie r du P ay s de V aud 1624. Il fu t dépu té  à  p lu 
sieurs reprises et collabora à la revision du  s ta tu t  de 
l ’église bernoise, ainsi que des Lois et Statuts du P ays  
de Vaud. —  6. Ch r i s t o p h , fils du  n° 4, 1591-1654, du  
P e tit  Conseil 1633, bailli de Bipp 1624, de W angen 1635.
—  7. C h r i s t o p h , fils du n° 6, gouverneur de B onm ont 
1653, du  P e tit  Conseil 1675, ban n ere t 1684, f  1698. —
8. H a n s - R u d o l f , bailli d ’A arberg  1658, t  1666. —
9. J a k o b , frère du n° 7, 1626-1687, bailli d ’A arburg  1651, 
de Signau 1667. —  10. D a n i e l , 1643-1678, v is ita  la 
T urquie , l'A frique du Aord et l ’O rien t. — 11. H i e r o 
n y m u s , fils du n° 7. bailli de Buchsee 1696. —  12. B e r n 

h a r d , frère du n° 11, gouverneur de P ayerne  1702, 
t  1712. —  13. B u r k h a r d , petit-fils  du n» 7, 1645-1702, 
bailli de B iiren 1697. —  14. D a v i d , bailli d ’Échallens 
1660. —  15. H a n s - R u d o l f , bailli de F rau b ru n n en  1678, 
t  1681. —  16. . E m a n u e l , fils du  n° 9, 1663-1715, 
bailli de B randis 1710. —  17. H a n s - R u d o l f , neveu 
du n° 15, 1697-1757, bailli des bailliages libres infé
rieurs 1741. —  18. J o h a n n - J a k o b , fils du  n" 12, 1700- 
1776, du P e tit  Conseil 1756, in te n d a n t des bâ tim en ts  
1762, bailli de V evev 1746. —  19. D a n i e l , 1736-1801, 
professeur de d ro it, m em bre du G rand Conseil 1775, 
bailli de Schenkenberg  1779, du P e tit  Conseil 1786. 
percep teu r du  m auvais denier 1790, m em bre de la 
Société H elvétique, m em bre de la Société économ ique 
de B erne, a u te u r  de plusieurs ouvrages ju rid iq u es. — 
N bl. des Histor. Vereins Bern  1901. —  A G S. — [R .  w .  
et H. Tr.] —  20. P h i l i p p e - E m a n u e l ,  fils du n° 19, * 15 
ju in  1771 à B erne, f  21 novem bre 1844 à Hofwil. 
Il fu t un  tem ps élève de Ph ilippe-A lbert Rengger 
e t é tud ia  ensuite  le d ro it, la  po litique  et la philo
sophie en A llem agne. K an t, F ich te , et les œ uvres de 
R ousseau eu ren t su r lui 
une grande  influence. Il 
fu t en correspondance 
suivie avec Pestalozzi. Il 
é ta it à  Paris en 1794 et y 
co nnu t Sieyès et Grégoire.
Il p ressen tit le so rt de sa 
p a trie  et lui ad ressa  de 
p ressan ts avertissem ents.
Il appela  en 1798 les gens 
de l ’E m m enta l et de 
l ’E n tleb u ch  au  secours de 
B erne, m alheureusem ent 
tro p  ta rd . Peu de tem ps 
après il é ta it secrétaire  de 
l ’am b assadeur suisse à 
Paris e t collabora à la col
lecte en fav eu r des gens 
du  N idw ald. Il alla s’é ta 
blir le 2 m ars 1799 à 
W ilhof, q u ’il a v a it acquis Philippe-Emmanuel de Fellen- 
pour 200 000 lb .d e  B erne, berg. D'après une lithographie 
et appela dès lors son " de Hasler.
dom aine Hofwil. Le bu t
de sa vie fu t dès lors de développer dans les classes 
riches des idées de ph ilan th rop ie  et d ’hum an itarism e, 
afin  de transfo rm er l 'é ta t  social e t d ’o rien ter l ’hom m e 
vers sa fin vé ritab le . Il se fit éd u ca teu r populaire, 
agronom e à Hofwil et jo u a  un  rôle dans la politique 
bernoise. Il fonda une école d ’ag ricu ltu re  destinée à 
des hom m es cultivés, qui fu t ferm ée plus ta rd  et tra n s 
férée à la R iiti près de Zollikofen où elle subsista  ju s 
q u ’en 1847. Son école pour ind igen ts ex is ta it déjà en 
germ e dans l ’in stru c tio n  e t les h ab itudes de trav a il 
q u ’il donna en 1801 à de jeunes rôdeurs. Il form a aussi 
des chefs en vue de la création  de nouvelles in stitu tio n s 
pareilles à la  sienne ou d ’écoles publiques, et ouvrit en
suite  une école réale (actuellem ent secondaire), une 
école scientifique (gym nase), une école de filles, dirigée 
p a r son épouse M argaretha, née T scharner et ses filles, 
enfin une école pour les p e tits  enfan ts. Pour la fo r
m ation  de ses in s titu teu rs  il créa des cours de sém i
naire  P a r contre son p ro je t d ’une école d ’artisans à la 
R ü ti ne p u t  être  exécuté. Les élèves de l ’école sc ien ti
fique, devaien t apprendre  à penser e t agir en hom m es 
d ’É ta t .  Il en venait de tous les pays, au po in t que 
M etternich  cru devoir lu tte r  contre les tendances du 
« seigneur de Hofwil ». Fellenberg eu t le plus de 
succès avec son école pour ind igen ts dirigée par 
Jo h a n n -Ja k o b  W ehrli. fu tu r  d irec teu r de l ’école n o r
m ale de Ivreuzlingen. La Société pédagogique bernoise 
est née de l ’un  de ses cours de sém inaire, Fellenberg 
en fu t lui-m êm e présiden t. M embre du G rand Conseil 
dès 1825 et de la C onstituan te  en 1830, il trav a illa  
comm e m em bre du  Conseil de l ’in stru c tio n  publique 
à la création  d ’é tab lissem ents pour la fo rm ation  du 
personnel enseignant. Les lois su r les écoles norm ales de 
1832, sur l ’école p rim aire  de 1833 et su r l ’un iversité  de 
1834, sont fo rtem en t im prégnées de son esp rit. É lu
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landam m ann  en 1834, il résigna ses fonctions a v an t la 
lin de la  lég islature. Le gouvernem ent refusa en 1838 
de nationa lise r l ’é tab lissem ent de Hofwil ; l ’É ta t  n ’y 
transféra  q u ’en 1883 son école norm ale de Miinchen- 
buchsee. Après la m o rt de Feilenberg, en 1844, son fils 
W ilhelm  dirigea l ’é tab lissem ent encore ju sq u ’en 1848 ; 
il fu t alors ferm é. Hofwil é ta it connu dans l ’Europe 
entière ; de nom breuses in s titu tio n s  n a q u iren t à  son 
exem ple en A ngleterre. P ic te t de R ochem ont reconnu t 
le prem ier la va leur de Fellenberg, ainsi que le tza r  
A lexandre de Russie e t son m inistre  Capo d ’Is tria . — 
Voir W . H am m  : E . Fellenberg’ s Leben und W irken.
— F.-R . Schöni : Der Stifter von Hofwil. — Hs. B rugger : 
Ch. Pictet de Rochemont und Pit. E . Fellenberg. —  0 . 
H unziker : Pestalozzi und  Fellenberg. —  A. Rengger : Be
richt über die Armenerziehungsanstalt in  H ofwil — A. S ta 
delm ann : Die S tiftung  von Hofwil. — Landwirtschaftl. 
Blätter von H ofwil 1808-1817. —  B T  I I ,  1913. —  [Emil 
W y m a n n . ] — 21. E m a n u e l - R u d o l f ,  1780-1850, juge à  
la cour d ’appel, m em bre du G rand Conseil 1814, du 
P e tit Conseil 1828, du Conseil de ville de Berne 1831.
—  22. L u d w i g , * 1782, g rand conseiller 1816, colonel, 
chef de la police. —  23. L u d w i g - R u d o l f , -1809-1878, 
fils du n° 21, chim iste et archéologue dont la renom m ée 
fu t européenne, fonda en 1835 un labora to ire  à Berne.
— S B B  I I .  —  24. E m a n u e l - L u d w i g ,  1811-1878, fils 
du n° 22, aum ônier de pénitencier 1837, d estitué  en 
1847 p a r le gouvernem ent rad ical pour avo ir p ro testé  
contre la nom ination  du professeur de théologie Zeller 
à l ’un iversité . P résiden t de la  Société évangélique, en
couragea les œ uvres de la  Mission dans le pays et à 
l ’é tranger. — 25. A l b e r t ,  1819-1902, secrétaire  de la 
Société économ ique 1846-1855, don t il fu t p résiden t 1855- 
1858 et 1866-1874 ; agronom e. A u teu r d ’un grand  nom 
bre d 'ouvrages et de brochures sur l ’ag ricu ltu re . R édac
teu r des Bern. Blätter fü r Landwirtschaft de 1856 à 1862 
et de 1866 à 1874. — S B B  V. — Bauernkalender 1886.— 
[E. B.] — 26. E d m o n d , géologue et archéologue, * 9

m ars 1838, f  10 m ai 1902, 
fils d u n °2 3 , é tud ia  à Berne 
avec B ernhard  S tu d er et 
à  l ’école des m ines de 
Freiberg en Saxe. R entré  
à Berne en 1861, il se voua 
à  l ’é tude de la géologie 
alp ine, de la m inéralogie 
e t de la faune suisse, ainsi 
q u ’à  l ’an tiq u ité  p réh is to 
rique e t rom aine du can
to n  de Berne. Membre 
du Conseil bourgeois de 
Berne, ainsi que du Musée 
d ’histo ire natu re lle  et du 
Musée h isto rique, il é tu 
dia, de 1866 à  1893, la 
constitu tion  géologique 
du  m assif du F in ste raa r- 
horn , depuis le Grimsel et 
la  source du R hône à 
l ’em bouchure de la  Lonza 
dans le R hône. Il donna 

le ré su lta t de ses tra v a u x  dans la feuille X V III 
de l ’A tlas géologique suisse  1893, accom pagnée de 
la Geologische Beschreibung des westl. Teils des 
Aaremassivs (11e livraison des M atériaux pour la 
carte géologique de la Suisse). Fellenberg, l ’un  des 
fondateurs en 1863 du C. A. S., g rav it de 1856 à  1883 
un  grand  nom bre de hau tes cimes. Il pub lia  Doldenhorn 
und W eisseFrau  (en collaboration  avec Abr. R o th  e tP h . 
Gosset, 1863) ; Das Hochgebirge von Grindelwald (avec 
le pasteu r G em  er e t Christ. Æ by, 1865). Il raco n ta  ses 
ascensions u ltérieures dans J S A C .  A la dem ande du 
com ité cen tral du C. A. S., il écriv it V Itinerarium  über 
die westl. Berner Kalkalpen, 1882 et Der westl. Teil des 
Finsterarhornmassivs, q u ’il fit suivre en 1886 d ’une b i
bliographie critique de la litté ra tu re  des Alpes bernoises. 
Ses fouilles dans la p resq u ’île de l ’Enge à Berne, exécu
tées en tièrem ent à  ses propres frais avec la  collaboration 
de B erchto ld  H aller, conduisirent à la découverte d ’un 
é tablissem ent gallo-rom ain. — B und  1902, n° 141 —  

D H B S  I I I  —  6

I A lp in a  1902, p. 87. —  [H. D.] — 27. G o t t f r i e d ,  * 5 no- 
ì vem bre 1857 à R osenbühl près de Berne, fils du n °2 3 , 
, pasteu r à O berbalm  1883.1 1924; Dr phit., écrivain m usi

cal. —  La famille a adopté  défin itivem ent la particu le  en 
1873. — H ardung  : Lit. Kalender 1893. — L L .  —  L L H .
—  S G B . —  B T  1853. [L. S.]

F E L L E R .  Fam ille bernoise des comm unes de Köniz
(Weller dès 1553), Reihen, O berw ichtrach (dès 1750 en
viron), Noflen, S trä ttlig en  (dès 1790), T hierachern et 
U etendorf. Dans la ville de Berne le nom  a p p ara ît en 
1349. —  F R B .  —  G o t t f r i e d , de Noflen, b rasseur à 
T houne, conseiller na tional de 1893 à 1896, f  à Londres 
le 1er ju ille t 1900, fit un  te s ta m en t b izarre en faveur du 
Musée des B eaux-Ari s de Berne. —  R i c h a r d , D r phil., 
de K öniz, * 8 déc. 1877 à  W attenw il. dev in t in s titu 
teu r bernois en 1904, p riv at-d o cen t d ’histoire suisse à 
l ’un iversité  de Berne en 1910, professeur ordinaire en 
1921 ; a u te u r de Die Schweiz und das Ausland im  spä
rlichen Erbfolgekrieg. [R .  F. et L. S.]

F EL LE Y .  Fam ille de Bagnes (Valais). — J e a n - I n n o -  
C e n t ,  * 30 avril 1845, chanoine du Grand Saint-B er
nard  1871, p rê tre  1876, sacrista in  au Sim plon 1877.
—  B W  G I I , 83. [L. S.]

F E L L M A N N .  Fam ille lucernoise des d istric ts de
W illisau e t de Sursee, venue vers 1540 de l'Argo vie 
à  Ufïlkon. Arm oiries : d ’argen t à  la bande de sable 
chargée de tro is tê tes de lion d ’or (A H S  1920, 139). — 1. 
U l r i c h , sous-bailli à  Uffikon 1662. —  2. D o m i n i k , 
1822-18 aoû t 1861, am m anii com m unal à  O bcrkirch et 
dépu té  au  G rand Conseil, ad m in istra teu r de l ’église à 
Sursee. —  3. M a r t i n , d ’A ltishofen, 3 avril 1840-4 oc
tobre  1921, in s titu teu r, puis d irecteur de l ’in s titu t de 
H ohenfain  pour sourds-m uets 1874-1905. —  Vaterland, 
8 octobre 1921. —  4. D o m i n i k , fils du n° 2,1849-11 m ars 
1919, p résiden t et ad m in istra teu r d ’Oberkirch 1875, 
juge de d istric t à  Sursee 1881-1887, puis préfet ; député 
au  G rand Conseil 1883, au  Conseil na tiona l 1894. Chef 
du p a r ti conservateur. —  Vaterland 1919, n° 60. — 5. 
J o s e f , * 1850, ingénieur can tonal 1879-1887, puis con
seiller d ’É ta t  ; avoyer 1891. D irecteur du chem in de 
fer V itznau-Righi dès 1894. —  6. ALOIS, pein tre, 1855- 
3 m ars 1892 à  Düsseldorf. Ses œuvres principales, qui 
se tro u v en t à K arlsruhe, à  Dresde et à Lucerne, sont : 
Die Ehre, Das Gelübde, Palmsonntag. — S K  L. —  IS bl. der 
Kiinstlerges. Zürich  1894. — 7. J o s t , fils du n° 2, profès 
au  couvent d ’Engelberg en 1877 : il y fu t successive
m en t professeur 1882-1889, p réfe t 1889-1899, prieur 
ju sq u ’en 1914 et le 26 octobre de cette  année-là, élu 
abbé sous le nom  de Basilius  I. [P.-X. w.]

F EL S.  Fam illes des cantons de Berne, Saint-Gai! 
et Zurich.

A. C an to n  de B e rn e . Fam ille étein te originaire de 
Pan taleon , près de Saint-V incent (Savoie). Arm oiries : 
d ’or au  bouquetin  de sable colleté d ’argen t soutenu d ’un 
rocher d ’argen t. — 1. W i l h e l m ,  m archand , v in t de Morat 
à Berne où il fut reçu bourgeois en 1584, du Grand 
Conseil de Berne 1601. —  2. M a r t i n ,  gouverneur de 
P ayerne 1638. —  3. J o s e p h ,  capitaine au  service de 
Prusse, cap ita ine-lieu tenan t de la garde suisse royale, 
cham bellan prussien, résida dans la Confédération 
1718-1734. A dm inistra teur de la m aison d ’In terlaken  à  
Berne en 1738. — 4. F r a n z - R u d o l f ,  frère du n° 3, du 
G rand Conseil de Berne 1715, bailli de Cerlier 1724, 
ad m in istra teu r de la  cham bre des grains 1741, bailli 
de Moudon 1748, t  1754. — 5. J o h a n n - R u d o l f ,  fils 
du n° 4, officier au service de l ’empire, cham bellan 
du duc de W urtem berg  1734, lieu tenant-colonel, che
valier du grand-ordre de la chasse 1736, du G rand Conseil 
de Berne 1745, colonel au service de H ollande 1748, 
commissaire bernois à  Londres 1754, résigna sa place au 
Grand Conseil en 1764. U ltim us. —  LL.  —  L L H .  — 
A H S  1896, p. 55 (reconnaiss. pruss. de 1708). [L. 8.]

B. C an to n  de S a ln t-G a ll Famille de la ville de 
Saint-G all. D 'après une vieille trad itio n , elle serait 
originaire de la vallée d ’Aoste (voir LL)  ; d ’après 
une au tre , elle descendrait d ’une famille du même 
nom  à  Stein-s Rhin o ù  K o n r a d  é ta it bourgm estre 
en 1470 et H a n s  en 1510. Les deux avaien t la même 
arm oirie que plus ta rd  les Fels de Saint-G all. H a n s  
de Nesslau (Toggenbourg) est d é j à  nom m é en 1437 —

Octobre 1924

Edmond de Fe llenberg.  
D ’après u ne  photographie .
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V i n q e n z ,  de C onstance, an cê tre  de la fam ille sa in t- 
galloise, o b tin t en 1557, de l ’em pereur F erd in an d  I er, 
un  diplôm e d ’arm oiries, en v e r tu  duquel ses descen

d an ts  p o rtè re n t ju sq u ’à la  R évolu
tio n  le t i t r e  de nobles de Fels. 
A rm oiries : d ’or au  bou q u e tin  sail
la n t  de sable, colleté d ’arg en t, et 
posé su r deux po in tes de rocher d ’a r
g en t. —  1. P e t e r , 1537-1604, dis 
du  prénom m é, acq u it avec deux de 
ses fils, en 1603, la bourgeoisie de 
Sain t-G all. —  2.  K o n r a d , 1570- 
1630, fonda en 1630 la bourse 
d ’études Fels, qui existe encore. 

— Les m em bres de la fam ille fu ren t généralem ent des 
■ com m erçan ts (la g rande  m aison de com m erce Fels

aussi des ecclésiastiques ; 
ils re v ê tire n t de no m b reu 
ses fonctions publiques 
dans la  ville. —  3. E l i a s , 
1614-1655, p e in tre  de p o r
t r a i t  e t d ’h isto ire . En 
1652, il se fixa à H eidel
berg, d ’où il renonça à 
son d ro it de bourgeoisie 
à  Sain t-G all, et dev in t 
p e in tre  'd e  la cour du 
p rince-électeur. — S K L .  
—  4. J o i i a n n - K o n r a d , 
1689-1747, diacre à Ge
nève 1713, p a s teu r f ra n 
çais à  Sain t-G all 1722. A 
laissé 775 serm ôns en 
frança is . —  R ivier : L ’É- 
glise réformée française de 
Saint-G all. — 5. K a s p a r , 
1668-1752, rem plit un 
grand  nom bre de charges 
com m unales e t fu t bourg 
m estre en 1742. —  6. 

G e o r g - L e o n h a r d , 1735-1777, bailli saint-gallois de 
Bürglen 1755-1756. —  7. D a v i d  1719-1794, pas
teu r, re c teu r en 1772 du gym nase m unicipal, 
doyen 1783. A publié  des tra ité s  de théologie 
e t des serm ons. —  D ierauer : Analekten  I I ,  9. —
8. J o h a n n - M i c h a e l , * 15 ao û t 1761, f  20 sep tem bre 
1833, p récep teu r au  G ym nase, professeur de théologie 
au  collège de Saint-G all ; m em bre du Conseil de l’In s
tru c tio n  pub lique du can to n  du Säntis 1799, de celui 
du can ton  de Sain t-G all 1803-1816 et 1824 ; doyen du 
ch ap itre  de Saint-G all 1822. A u teu r de m anuels d ’écoles,

de tra ités  de théologie et 
de pédagogie, de b iogra
phies, etc. — E hrenzeller: 
Jahrbücher 1833, p. 87, 
avec la  liste  de ses publi
cations. — 9. H e r m a n n ,  
* 3 sep tem bre 1766, fu t 
d 'ab o rd  com m erçan t, 
m em bre de la M unicipa
lité  de Saint-G all 1798, 
du  Conseil com m unal 
1800, du  gouvernem ent 
p rovisoire 1802, du  P e tit 
Conseil (Conseil d ’É ta t)  
1803. Il se re tira  en 1804, 
m ais en conservan t son 
siège de dép u té  au  G rand 
Conseil. Conseiller com 
m unal 1807, conseiller 
d ’É ta t  1809-1815, prési
d en t du Conseil de Ville 
1816, m em bre du  com ité 
cen tra l p ro te s ta n t ; p ré 

sid en t du D irectoire com m ercial 1822, conseiller 
d ’É ta t  1829, p résiden t de la  C o nstituan te  1831, et 
le 13 m ai de la  m êm e année de nouveau  conseiller 
d ’É ta t  e t lan d am m an n  ju sq u ’au 28 nov . 1832. t  26 fév. 
1838. —  E h renzeller: Jahrbücher 1835-1841, p . 533. — 
B au m g artn er : Ges'ch. des K ts. S t. Gallen I I I .  •—•

D ierauer dans le livre du C entenaire e t dans M V G  
X X L  — 10. C h r i s t i a n - F r i e d r i c h , * 14 déc. 1794, 
secrétaire  du  Conseil de ville 1816-1835; dép u té  au 
G rand Conseil 1829, à la  C onstituan te  et de nouveau  au 
G rand Conseil 1831 ; dépu té  à la  D iète à plusieurs 
reprises, am m arai de Sain t-G all 1835, conseiller d ’É ta t  
1839-1861, lan d am m an n  1840, 1842, 1844, 1850. f  26 
ju in  1862. —  Voir B au m gartner et D ierauer, op. c it. —  
H enne : Gesch. v. St. Gallen. —  L a fam ille existe  encore 
à Saint-G all ; elle est rep résen tée  aussi aux  É ta ts-U n is  
e t dans l ’A rgentine . —  L L . —  L L H .  —  Bürgerbuch der 
Stadt St. Gallen 1920. —  Biographie der reform, st. 
gallischen Geistlichen (m ns. à  la B ibi, de la  ville). — 
L ivres de fam ille e t généalogie Fels (m ns.). [ B t . l

C. C an to n  de Z u ric h . Fam ille  é te in te  de la ville de Zu
rich , non p a tric ien n e, devenue bourgeoise en 1540 avec 
T h o m a s , coutelier, de Stein . —  A rm oiries  :‘ de sinopie 
à  un  ours de sable posé sur six  m on ts d ’arg en t. — 1. 
H a n s - K a s p a r , * 1605, diacre à  U ster 1632, p a s teu r à 
B äretsw il de 1643 à sa m o rt, 1673 ; doyen du  chap i
tre  de W etzikon 1658. Il s ’occupa beaucoup de l ’é
cole. —  2. K a s p a r , fils du n° 1, * 1635, p a steu r à 
B aum a 1659, à B äretsw il de 1673 à sa m o rt 1709, doyen 
1693 ; é ru d it. —  3. H e i n r i c h , fils du n° 1, * 1652, 
p a s teu r à  B aum a 1680, doyen 1709, dém issionnaire 
1730, t  1738. L a  fam ille s ’é te ig n it avec son fils en 1757.
—  Voir L L .  —  L L H . —  K eller-E scher : Promptuœr.
—  W irz : E tat. [H. Br.]

F E L S ,  J a k o b - C o l o n n a  von, baron , cap itaine  en 1622
dans le P rä tig au  à  la  tê te  d ’une com pagnie a u tr i
chienne pour la surveillance de la vallée. Il d u t la 
vie, lors du soulèvem ent du 24 avril 1622 à Seewis, à 
l 'in te rv en tio n  du lan dam m ann  M art. C aspar e t de 
H ieronym us von Salis, e t fu t  plus ta rd  échangé con
tre  des otages grisons. —  Ca r l - C o l o n n a , baron , colo
nel au  service de l ’A utriche , en garnison à  la  fro n 
tière  des Grisons en 1637. L 'arch iduchesse  Claudia 
l ’envoya en décem bre 1638 à Coire p o u r gagner les 
Grisons à une alliance défensive avec l ’A utriche. — 
A n s e l m , baron , puis com te, com m issaire arch iducal 
(juge) à N auders 1630-1655, chercha p a r tous les 
m oyens à conserver la  B asse-E ngadine à l ’A utriche. 
M em bre du Conseil de Régence de l ’A utriche an térieu re , 
il f u t  chargé p a r l ’archiduchesse C laudia d ’une m ission 
en P rä tig au  e t en B asse-E ngadine en 1633 ; dépu té  à  'a  
D iète de Lucerne 1635, envoyé en m ission à  Coire 
m ars 1637 et décem bre 1638 ; com m issaire dans les 
négociations avec les I I I  Ligues à  In n sb ru ck  1640, 
com m issaire auprès des can tons en ju in  et ju ille t 1641.
— Voir F o rt. Sprecher : Kriege und Unruhen. —  E. R o tt: 
Repr. dipi. V, p. 605. [L. J.]

F E L S B E R G  (rom . F a v u g n )  (C. Grisons, D. Im 
boden, Cercle T rins). C hâteau  qui ex is ta it au trefo is 
p rès du village du m êm e nom , su r la  colline dom i
n a n t la  m aison d ’école. D ’après S tum pf, le R hin  
a u ra it  em porté  peu à peu, dans les h au te s  eaux, 
une p a rtie  de la  colline, de sorte  q u ’une m oitié de 
la  to u r  sera it tom bée dans le fleuve. L ’a u tre  m oitié 
a u ra it  servi de m a té riau x  lors de la construction  
de la  m aison d ’école. L ’histo ire  du  ch âteau  est peu 
connue. Il passa  avec la  p e tite  seigneurie qui en dé
p en d ait, p ro b ab lem en t p a r donation  royale, au  couvent 
de R eichenau. Au X I I I e s. e t encore au  d éb u t du  siècle 
su iv an t il se rv ait de résidence aux  barons de F rauenberg  
(O berland grison), qui av a ien t reçu  de R eichenau 
l ’office d ’in te n d a n t su r ses ferm es. E n 1328, le château  
et la  seigneurie passèren t p a r acquisition  à  l ’A utriche, 
qui ach e ta  en m êm e tem ps le ch âteau  de F av u g n  et 
ses dépendances. Les W erdenberg-H eiligenberg  en 
fu ren t investis ensuite , Felsberg passa p a r échange aux 
R häzüns, qui l ’h y p o th éq u è rén t pour 500 lb . à  P e ter 
von U nterw egen. E n  1368, U lrich B run de R häzüns 
rach e ta  Felsberg et le donna à sa fem m e. [A. M.]

F E L S E N B U R G  (G. Berne, 0 .  F ru tigen , Corn. K an- 
dergrund . V. D G S). C hâteau en ru ines, appelé Zm itten- 
holz dans le peuple, anciennem ent Der S tein  (P e tra ) . 
On ignore son h isto ire et l ’époque à  laquelle  il a  été 
con stru it. Le château , qui a p p a rten a it au x  barons va - 
laisans vom  T hurn , d ev in t en 1400, en m êm e tem ps que 
la  seigneurie de F ru tig en , la  p roprié té  de Berne qui dès

s’est é te in te  vers 1750), et

Johann-Michel Fe ls . "D'après 
u n e  gravu re  de S. Biihler.

Hermann Fels.  
D'après un tableau à l'huile 

de F é l ix  Diog.
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lors le laissa to m b er en ru ines. —  Voir Die Schweiz in 
ihren Ritterburgen  I I I .  —  M ülinen : Beiträge I. — 
Ja h n  : Chronik. [H. Tr.]

F É M I N I S M E .  Le fém inism e en Suisse est de da te  
plus récen te  que dans la p lu p a rt des au tres  pays. Cer
ta inem en t, à  plusieurs époques de n o tre  h isto ire , on 
tro u v e  des fem m es réclam an t pour elles-mêmes, si ce 
n ’est pour leur sexe, des d ro its plus é tendus, su rto u t en 
m atière  d ’in stru c tio n  : on p eu t c iter en tre  au tres 
au  X V IIe s. le nom  d ’une jeune fem m e de la noblesse 
grisonne, H ortensia  Guggelberg von Moos, qui l it  à 
la fois œ uvre de m édecin, de théologien, et d ’écrivain ; 
au  X V II Ie s., celui de M mc N ecker de Saussure, don t 
Y Éducation progressive con tien t un  h a u t idéal d ’éduca
tion  fém inine, et ceux des disciples e t des con tinuatrices 
de Pestalozzi, R osette  K astho fer e t Joséphine S tad lin , 
dans les écrits desquelles se tro u v en t les prem iers 
échos de l ’ém ancipation  fém inine en Suisse. Mais ce 
ne sont là  que des personnalités isolées, et il fau t a t 
ten d re  le dernier q u a rt  du  X I X e s. p o u r que naisse, 
d ’une cause économ ique su rto u t, le fém inism e suisse 
organisé. E n  effet, le m achinism e industrie l, fa isan t 
largem en t appel à la m ain -d ’œ uvre fém inine, donna en 
une certaine  m esure l ’indépendance économ ique à  la 
fem m e, e t d ’au tre  p a r t,  en l ’en levan t à  son foyer, en 
e n tra în a n t égalem ent (av an t l ’in tro d u c tio n  d ’une lé
g islation p ro tec trice  du trava il) l ’enfan t dans le to u r 
billon du trav a il industrie l, re n d it plus aigus des p ro 
blèm es d ’ordre social qui ne se posaien t guère a u p a ra 
v a n t.

C’est ainsi que l'on  vo it a p p ara ître  les prem ières as
sociations fém inines, et form uler les prem ières revend i
cations dépassan t le dom aine de l ’in stru c tio n  ; la  plus 
im p o rtan te  de ces m anfesta tions est certa inem en t celle 
d on t p rit la d irection à  Genève M me G oegg-Pouchoulin, 
en fo n d an t, s itô t après le Congrès de la P a ix  de 1867, 
qui lu i en av a it donné l ’idée, VAssociation internationale  
des femmes. Le program m e de cette  association com 
pren ait déjà l ’égalité en tre  hom m es et fem m es telle  que 
les fém inistes n ’on t cessé de la réclam er depuis lors : 
égalité dans l ’in stru c tio n , dans le trav a il, dev an t la loi 
m orale, égalité des droits civils, égalité politique ; et si 
elle d u t ê tre  dissoute au b o u t de deux ans, à  cause de 
défau ts dans son organisation  in térieure , une nouvelle 
association, égalem ent présidée p a r M me Goegg, la 
Solidarité, la rem plaça it dès 1872 avec un  program m e 
iden tique. C’est pa r son trav a il que fu ren t obtenues les 
réform es su ivan tes : adm ission des femm es aux acadé
mies de Genève (1872), puis de Zurich et de N euchâtel ; 
suppression des conseils judiciaires, qui g a rd aien t la 
fem m e en tu te lle  civile, sa vie d u ra n t, dans les cantons 
de V aud (1874) et de Bâle (1877) ; dém arches en faveur 
de l ’égalité de tra item en ts  des in s titu teu rs  e t des in s ti
tu trices , en faveur de l ’adm ission des femm es à  la p ro 
fession de ty p o graphe , en faveur de l ’adm ission des 
femm es aux  m êm es conditions que les hom m es dans les 
caisses m utuelles contre la m aladie, etc. Mais, lorsque 
en 1880 la Solidarité  fu t d issoute, aucune association 
du même genre ne surgit pour recueillir sa succession, car 
le Schweizer. Frauenverband, fondé en 1886 à  A arau  pa r 
MUe Elise Honegger, n ’av a it pas du to u t un  caractère  
aussi n e ttem en t fém iniste, et se tra ç a it  un program m e 
d ’ordre p lu tô t p h ilan th rop ique  et p ra tiq u e , que devait 
d ’ailleurs reprendre  à  son com pte la Société d ’utilité  
publique des femmes suisses, qui lui succéda en 1888. 
Ce fu t bien dav an tag e  l ’E xposition  na tionale  de 1896 
qui a lla it donner une fo rte  im pulsion au  fém inism e 
suisse, grâce au  I er Congrès national suisse pour les 
intérêts fém in ins, que quelques pionniers du m ouve
m ent, hom m es e t fem m es, p riren t l ’in itia tiv e  de convo
quer à  cette  occasion. Présidé p a r Mlle Camille V idart 
(Genève), ce Congrès m arque  une époque dans l ’histoire 
du fém inism e suisse, non seulem ent p a r l ’élan q u ’il lui 
donna en m atière  économ ique (p répara tion  profession
nelle, accès de la  fem m e à  de nouvelles carrières) et 
légale, m ais aussi parce que les fém inistes suisses ainsi 
groupés p riren t conscience de leurs forces et de la né
cessité de la  coordination  de leurs efforts. Cette néces
sité, les tra v a u x  p répara to ires pour le Code civil suisse 
la  p ro u v èren t encore davan tage , si bien q u ’en 1899

q u a tre  sociétés fém inines cantonales fondèren t V A l
liance nationale des sociétés fém inines suisses, en les 
m ains de laquelle  fu t concentrée la  rep résen ta tio n  des 
in té rê ts  fém inins su r le te rra in  nationa l.

L ’ac tiv ité  de l ’Alliance (qui, lors du I I e Congrès 
national pour les intérêts fém inins, réun i à  Berne en 
1921, co m p ta it 125 sociétés affiliées, rep ré sen tan t 
au  to ta l  50 000 femmes) s ’exerça efficace et variée 
dans le v aste  dom aine qui lui re s ta it ouvert, m algré la 
création  successive ou sim ultanée d ’au tres  associations 
fém inines nationales, soit d ’ordre professionnel (Lehrer
innenverein), ou confessionnel (L igue  suisse des femmes 
catholiques), soit avec un  program m e plus spécialisé 
su r le te rra in  de la p réserva tion  sociale (lu tte  contre 
l ’alcoolisme, con tre  l ’im m oralité , etc.). Il fa u t c ite r su r
to u t  ses dém arches pour faire  in tro d u ire  dans le Code 
civil suisse de 1912 les réform es déjà préconisées au 
Congrès de Genève p a r le g rand ju ris te  vaudois, Louis 
Bri del, et don t il fu t ten u  com pte en m atière de capa
cité civile, de régim e m atrim onial, d ’héritage, de p ro 
tec tio n  de l ’en fan t illégitim e, de tu te lle , de d roit de 
la  fem m e à son salaire, d ’abrogation  de l ’in te rd ic 
tio n  de la  recherche de la  p a te rn ité , etc. E n  revanche, 
les efforts des fém inistes suisses pour faire  inscrire 
leurs désirs, n o tam m en t en ce qui concerne l ’âge de 
consentem ent, dans les différents av an t-p ro je ts  e t p ro 
je ts  successifs de Code pénal fédéral ne ren co n trèren t 
pas le m êm e succès ; il est v rai que d ’a u tre  p a r t  la 
rég lem entation  de la  p ro stitu tio n , qui été condam née 
p a r  v o ta tio n  populaire à Zurich en 1897, a  tou jours 
été  co m battue  pa r les fém inistes, et que la  cam pagne 
m enée à ce su je t à  Genève en 1896 eu t comme ré su lta t 
d irect d ’enrôler nom bre de femm es dans leurs rangs. 
Les efforts du fém inism e suisse organisé on t égalem ent 
p o rté  su r la  p ro tec tion  de la  m ate rn ité , sur l ’égalité 
d ’adm ission des fem m es et des hom m es dans les cais
ses de secours m utue ls contre la  m aladie (loi fédérale 
de 1911), sur la rég lem entation  du trav a il (dem ande de 
nom ination  de fem m es inspectrices), sur l ’égalité éco
nom ique en tre  hom m es et femm es (droit de la femme 
au trav a il, égalité de salaire pour égalité de trav a il, 
etc.).

Ces dernières dem andes on t d ’ailleurs su rto u t été 
du resso rt des suffragistes, qui rep résen ten t l ’élé
m en t le plus avancé du fém inism e suisse, et dont 
la revendication  : l ’égalité des droits politiques, ne s ’est 
m anifestée q u ’à  une da te  re la tiv em en t récente. En 
effet, si Charles Secrétan (Le Droit de la femme, M on  
Utopie), si H ilty , ava ien t dans leurs écrits dém ontré la 

justesse  du principe du suffrage fém inin, c’é ta it de fa 
çon to u te  théorique, et ce n ’est guère que vers le début 
du X X e s. q u ’on t surgi les prem ières associations suf
fragistes locales (Zurich 1896, Genève e t V aud 1907, 
etc.), pour se fédérer en 1909 seulem ent en une A sso
ciation nationale pour le suffrage fém in in , don t A uguste 
de Morsier (f  1923) fu t le prem ier p résiden t. A la  même 
époque à peu près, certaines Églises nationales p ro tes
tan te s  on t reconnu aux  femm es le d ro it à  l ’é lectorat : 
Vaud (1908), Genève (1910), N euchâtel (1916), Bàie, 
Berne (1917), Grisons (1918), etc., le d ro it à  l ’éligibilité 
dans les conseils ecclésiastiques y  a y an t été a jou té  à 
Bâle en 1920 et à  Genève en 1923. Les femmes fu ren t 
égalem ent déclarées électrices et éligibles aux t r ib u 
nau x  de p ru d ’hom m es dans les cantons de N euchâtel 
(1916) et de Bàie (1917), et éligibles seulem ent dans le 
can ton  de Zurich (1911). Dans plusieurs cantons, les 
femmes on t ob tenu  le d ro it de siéger dans les com m is
sions scolaires. E n revanche, ni sur le te rra in  m unicipal, 
ni sur le te rra in  can tonal, les cam pagnes m enées en 
faveur de l ’égalité des droits politiques n 'o n t encore 
ab ou ti. C’est le G rand Conseil de N euchâtel qui, le p re
m ier en Suisse, v o ta  en 1919 une ad jonction  à la Consti
tu tio n  cantonale  en faveur du suffrage des fem m es, qui 
fu t repoussée pa r les électeurs en ju in  1919 pa r 12 017 
voix contre 5436. L ’année su ivan te  (1920), les électeurs 
de Bâle et de Zurich repoussèren t à  leu r to u r pa r 12 455 
voix contre 6711 à  Bâle, et p a r 88 695 contre 21 631 à 
Zurich, le v o te  des femm es q u ’avaien t adopté  les Grands 
Conseils de ces cantons pa r 63 voix contre 48 à  Bàie, et 
pa r 103 voix contre 90 à Zurich. E n 1921, ce fu t le to u r
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de G enève, où un  p ro je t de loi concernan t le suffrage 
m unic ipal a v a it  dé jà  été  a jou rné  indéfin im ent en 
1918 p a r le G rand  Conseil : une in itia tiv e  co n stitu tio n -

L e T em ple  de Fen in  ver s  ISSO. D'après un dessin  de M"'«Ruedolf.

nelle lancée en jan v ie r 1920 et réu n issan t 2788 signa
tu res  é ta it acceptée à la m a jo rité  d 'u n e  voix p a r le 
G rand  Conseil, m ais repoussée en v o ta tio n  populaire 
p a r 14 169 voix contre 6634. L a m êm e année, la L ands
gem einde de C laris r e je tta it  une proposition  de donner 
au x  fem m es le d ro it de vo te, et le G rand Conseil du 
can to n  de Y aud se p rononçait égalem ent n ég ativ em en t 
pa r 150 voix con tre  53 sur la m êm e question , re n d an t 
ainsi inu tile  une v o ta tio n  populaire. E nfin , en 1923, les 
é lecteurs zuricois repoussa ien t encore p a r 76 408 voix 
con tre  28 806 la  loi qui reconnaissa it aux  fem m es 
l ’é lec to ra t et l ’éligibilité dans les conseils et com m is
sions d ’Église, d ’école, de tu te lle  et d 'assistance .

D ans le dom aine fédéral, deux m otions en faveur du 
suffrage des fem m es fu ren t déposées au  Conseil na tiona l 
en décem bre 1918, l ’une pa r M. Greulich (Zurich) et 
signée p a r 12 dépu tés, l ’a u tre  pa r M. G öttisheim  (Bàie) 
et signée p a r 14 dépu tés. Ces m otions fu ren t d iscutées en 
ju in  1919, e t le Conseil fédéral déclara  les accep ter 
pour é tude, m ais sans que rien  n ’en soit ré su lté  depuis 
lors. De l ’avis des suffragistes, l ’o rgan isation  po litique ' 
de la  Suisse, qui soum et to u te  m odification  co n stitu 
tionnelle  à la v o ta tio n  populaire, a constitué  la p rin 
cipale cause de ces échecs successifs.

Bibliographie. Actes du Congrès de Genève, 1896. — 
Actes du Congrès de Berne, 1921. —  A n nua ire  des fem 
mes suisses. 1914-1924. — Le M ouvement fém iniste. — 
Schw. Frauenblatt. [Emilie G o u r d . ]

F E N D R I N G E N  (C. F ribourg , D. Singine. V. D G S ). 
Vge fa isan t p a rtie  de la com m une et de la  paroisse de 
B esingen. Anciennes form es : F erringuen, 1266 ; Ven- 
drin, 1270 ; Venringen, 1293. Cê village est m entionné 
p our la  prem ière fois en 1266 ; le chevalier Conrad de 
M aggenberg donna à l’abbaye  cistercienne de la Mai- 
grauge un  revenu  annuel de 30 sols laus, que lu i de
v a ien t tro is  p aysans de Fendringen  ; en 1294, la Mai- 
grauge céda ses d ro its  à  la fam ille de Fendringen  qui 
les rev en d it au  m êm e m onastère, avec d ’au tres  p ro 
p rié tés , en 1343. E n  1379, F endringen  co m p ta it 7 con
trib u ab les  ; en 1445, 9. — Voir Dellion : D id .  I I .  —  A r
chives d ’É ta t  F ribourg  : Fonds de la M aigrauge. [J . X.]

F E N D R I N G E N ,  V E N R I N G E N ,  de.  Fam ille  ori
ginaire  du village fribourgeois de ce nom , bourgeoise de 
F rib o u rg , L aupen  et B erne. —  1. U l r i c ,  châte la in  de 
L aupen  1280. avover de F ribourg  1299 : il o b tin t, en

1298, du roi A lbert d ’A utriche, l ’au to risa tio n  de cons
tru ire  un  m oulin  su r l a  Singine. —  2.  U l r i c , petit-fils 
du n° 1, donzel, 1336. —  F R B .  [J. N.]

F E N I L  ou F E N I S .  Voir V lN EI .Z .
F E N I N  (C. N euchâtel, D. V al-de-R uz, Com. Fenin- 

V ilars-Saules. V. D G S). Vge qui ju s 
q u ’en 1888 form a une com m une p a r
ticulière. A rm oiries  de la  com m une 
actuelle  : tiercé en pairie  d ’arg en t au 
gril de S a in t-L au ren t de sable (Fenin), 
de gueules au sapin de sinopie te r 
rassé de m êm e (Vilars) et d ’or à 
deux doloires d ’arg en t em m anchées 
de sable et passées en sau to ir (Saules). 
Fen in  é ta it une paroisse en 1228, m ais 
il p e rd it cette  q u alité  dans la su ite  ; 

filiale de Saint-B iaise en 1453, et uni à Engollon en 1558, 
avec qui il form e to u jo u rs  une paroisse. L a chapelle p ri
m itive a été  b â tie  au d éb u t du X I I I e s. ou peu t-ê tre  
m êm e à la fin du X I I e s. Le chap itre  de N euchâtel é ta it 
p a tro n  et co llateur de l'église, dédiée à sa in t L au ren t. 
Deux v itra u x , re p ré se n tan t l ’un  sa in t L au ren t e t l ’a u tre  
sa in t L éonard , du  com m encem ent du X V Ie s., ex istent 
encore dans le tem ple . Le ch âteau  est une gen tilhom 
m ière co n stru ite  en 1561. —  Voir M. Neeser : La 
«paroisse  » de F ènin-V ilars-Saules, dans M N  1924. — 
E. Q u artie r-la -T en te  : Le C. de Neuchâtel, IV e série, 
Le Val-de-Ruz. [ l .  M.]

F E N  I N G E R ,  F IN IG ER.  Fam ille  de Laufon (Berne) 
connue depuis 1574, é te in te  en 1902. —  J o s e p h - K o n r a d -  
GARMEL, * 1785, D r m ed., su iv it les arm ées de N apo
léon en I ta lie , en A llem agne et en Russie, puis s ’é tab lit 
com m e m édecin à Laufon où il fu t g rand  conseiller, 
p résid en t du tr ib u n a l e t p ré fe t ; m em bre de la com 
m ission pour l ’élaboration  de la loi sur l 'in s tru c tio n  pri
m aire 1832-1838. Il légua au  d is tric t de Laufon 12 000 fr. 
pour fonder un  hospice pour les pauvres, t  14 février 
1869. —  S B B  I. [ K . - R .  e t  W .  H e r z o g . ]

F E N  IS. Fam ille féodale, m entionnée aux  X I e- X I I e si 
qui tire  son nom  du village de Vinelz (Fenil) près de Cer- 
lier. Le p rem ier m em bre connu est —  1. U l r i c h ,  que le 
cartu la ire  de L ausanne, écrit vers 1228, qualifie du 
t i t re  de com te. On fa it descendre de lui la m aison de 
N euchâtel, en ex p liq u an t q u ’après la prise de N euchâtel 
p a r Conrad le Salique, en 1033, ce souverain  auraiI 
donné à U lrich de Fenis un  te rr ito ire  assez é ten d u  dans 
lequel N euchâtel é ta it com pris. On n ’est cependanl 
pas encore pa rv en u  à tro u v e r une preuve écrite de 
cette  assertion  ni à é tab lir  d 'u n e  façon certaine  la lia i
son en tre  les p rem iers seigneurs connus de N euchâtel 
et U lrich de Fenis. — 2. C o n o n ,  fils du n° 1, évêque de 
L ausanne, cité de 1098 à 1103. f  peu t-ê tre  le 19 décem 
bre de ce tte  année-là . Il com m ença la construction  de 
l ’abbaye  de S a in t-Jean , près de Cerlier, que te rm ina  
son frère —  3. H o u r c a r c l,  évêque de Bâle. * vers 1040, 
il fu t d ’a 
bord chano i
ne d ’E ich 
s tä d t e t ca- 
rnérier de 
l ’a r c h e v ê 

que de 
M a y e n  c e, 
puis élu évê
que de Bâle 
en 10 7 2 .1 12 
av ril 1107.
P a rtisan  du 
roi H enri IV  
dans la que
relle des In 
vestitu res, il 
p a rtic ip a  au 
concile de 
W orm s, de 
1075, qui dé
posa le p a 
pe Grégoire 
V II, e t fit
p a rtie  de la Sceau  de Bourcard de Fenis.
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d ep u ta tio n  chargée de no tifier ce tte  déposition à 
Rom e. Le 25 jan v ie r 1077, il est aux  côtés d 'H e n 
ri IV à Canossa et o b tien t d ’ê tre  relevé de l ’excom 
m unication  prononcée contre lu i ; il accom pagne en
core ce souverain  dans la prise de Rom e en 1084. En 
récom pense de sa fidélité et de ses services, H enri IV 
lui donna la concession de m ines d ’arg en t dans le Bris- 
gau (1073), e t la seigneurie de R ibeaupierre  en Alsace 
(1084). B ourcard  fu t le fo n d a teu r du couvent de Sain t- 
A lban, à Bàie, en 1083, et de la pe tite  ville de Cerlier. 
Quelques au teu rs , V au trey  en tre  au tres, l ’on t ra ttac h é  
à to r t,  à la  fam ille d ’Asuel. — Voir Cartulaire de Lau
sanne, dans M D li  V I. — Grellet : Généal. maison de 
Neuchâtel, dans M G S  I. — V au trey  : Évêques de Bâle. 
— A. B u rck h ard t : B ischof Burchard von Basel, 1072- 
1107, dans JS G  1882. — T rouillat. — R eym ond : D igni
taires. —  P . Æ schbacher: Grafen von N idau . [L. M.] 

F E N N E R .  A ncienne fam ille de la Com. de D üben- 
dorf (Zurich). Elle p a ra it dès le 
com m encem ent du X IV e s. sous 
le nom  de Gevenner, q u ’elle tie n t 
du ham eau  de Gfenn =  te rre  m a
récageuse (du m hd. renne =  m arais), 
près de D übendorf. De bonne heure 
d éjà  elle se rép an d it du côté du lac 
de Zurich où elle est actuellem ent 
su rto u t représen tée  à  K üsnach t. — 
Habsburg. Urbar I I ,  1, 308. — 
Bourgeoise de Z urich dès 1835. 

Arm oiries : d 'a zu r à une dem i-roue de m oulin d ’or, 
accom pagnée en chef d ’une fleur de lys du m êm e. — 
[J .  Frick.] —  l. H e i n r i c h ,  * 1814, p r it  p a r t  en qualité  
de dragon à l 'a t ta q u e  de cavalerie au  M ünsterp latz  lors 
du Zürichputsch  en 1839. Il du t ensuite  s ’expatrie r ; à 
son re to u r, il s ’é tab lit à W in te rth o u r et p rit une p a r t  ac
tive  à la vie publique. Conseiller d ’É ta t  1857-1867, il 
s’occupa d ’œuvres d ’u tilité  p u b liq u e ; m em bre fonda
teu r et p résiden t de la B anque hypo thécaire  de W inter
th o u r, m em bre du Conseil de la  ville pen d an t quelques 
années ; colonel e t chef can tonal de la  cavalerie, 
t  27 av ril 1891 à Zurich —  ATZZ189I. [F. B erchtold .] 

F É O D A L I T É .  La Suisse a  passé au m oyen âge par 
le régim e de la féodalité , m ais celui-ci n ’y  a pas a tte in t 
le m êm e développem ent q u ’en A llem agne ou q u ’en 
F rance. Les can tons rom ands eux-m êm es n ’on t pas 
connu le précep te français : « Nulle te rre  sans seigneur ». 
C onstam m ent il y  eut, à  côté de terres inféodées à des 
seigneurs, des alleux, c’est-à-dire des terres libres. Les 
fo rts couran ts dém ocratiques, nés dans la Suisse p rim i
tive , fu ren t un obstacle à la  form ation  d ’un É ta t  féodal. 
Dém ocratie e t féodalité  sont e t re s ten t des antinom ies. 
La féodalité  est basée sur la hiérarchie et la subord i
na tion , tan d is  que la dém ocratie  repose su r la coordi
na tion  et l ’absence de classes sociales superposées. Au 
som m et du régim e féodal, est le roi, couronnem ent de 
to u t l’édifice. Dans le d ro it féodal p u r, chaque fief a à sa 
tê te  un seigneur. D ’après le d ro it de Souabe (Miroir de 
Souabe), qui a  exercé une grande influence en Suisse, la 
société féodale é ta it divisée en sep t classes ; le roi leva it 
la prem ière enseigne (H eerschild), c’est-à-d ire  q u ’il é ta it 
à la tê te  de la h iérarchie  féodale. Puis v en aien t les évê
ques et les abbés ou abbesses qui possédaient la dignité 
de princes de l ’em pire : Abbés de Saint-G all, d ’Einsie- 
deln, de D isentis, de Muri, de P fäfers ; abbesse du F rau- 
m ünster de Zurich. Les princes tem porels av a ien t la 
troisièm e enseigne, les seigneurs la  quatrièm e, les nobles 
la cinquièm e, e t la  sixièm e les m in istériaux . 11 n 'e s t pas 
certain  que la  septièm e classe re n tra it  encore dans le 
d ro it féodal. E t cette  g rad atio n , qui présen te  une cer
taine  analogie avec la h iérarchie  de l ’Eglise catholique, 
é ta it la  règle absolue. A ucun feu d ata ire  ne devait rece
voir de fief d ’un  de ses pairs ; le faisait-il, il descendait 
d ’u n  degré dans l ’échelle féodale. Q u 'un  prince tem po
rel, p a r  exem ple, a ccep tâ t un fief d ’un  a u tre  prince de son 
rang, au ssitô t cette  fau te  contre l ’ordre féodal le faisait 
reculer au quatrièm e rang. Il devenait l'égal du seigneur. 
C ette sévérité  a m arqué de son sceau l ’esprit dom inant 
de to u t  le régim e féodal. C’é ta it un  é ta t  ju rid iq u e  et 
social qui a ttr ib u a it  à chacun de ses m em bres une place 
bien déterm inée dans l'im m ense édifice. Le voisinage

du roi do n n a it à cette  société un  lu stre  particu lier. Des 
prescrip tions sévères, im prégnées d ’un esp rit de caste, 
lui im posaient une discipline spéciale (il est possible que 
celles-ci a ien t subi, par l ’in term édiaire  des croisades, une 
influence orientale). T out é ta it dom iné p a r la pensée du 
Irène. Un lien de fidélité u n issa it le vassal au suzerain, 
si é tro it, si personnel que la  fidélité prom ise à ce dernier 
p assa it a v a n t celle due à l ’É ta t .  Le vassal ju ra i t  à son 
seigneur une fidélité absolue. Qui «brisait sa foi», com 
m e tta it  une félonie. A l’apogée du régim e féodal, soit 
du X e au X I I I e s., l ’organism e de l ’É ta t  reposait to u t 
en tie r su r le lien de fidélité des vassaux . Il est com pré
hensible que cette  société, si é tro item en t organisée de 
d é ten teu rs  de fiefs, avec son cérém onial, ses richesses et 
ses lois de la  chevalerie, a it pu difficilement se m ettre  à 
l'unisson du g ran d  co u ran t dém ocratique, qui v enait de 
la  Suisse cen trale  e t du m onde des com m erçants et des 
a rtisan s des villes. L ’origine et l ’histoire de la  Confé
dération  ne son t, en p a rtie , pas a u tre  chose q u ’un soulè
vem ent n a tu re l, t a n tô t  instinctif, ta n tô t  conscient, con
tre  les in s titu tio n s  féodales qui cherchaien t à pénétrer 
des pays voisins, d 'A llem agne e t de F rance no tam m en t, 
dans les can tons. Aussi la  C onfédération du X IV e s. 
put-elle  d ’a u ta n t  moins sup p o rte r le régim e féodal dès 
le m om ent où l'idée d ’une sépara tion  d ’avec l’em pereur 
dev in t plus fo rte . Elle v oyait dans la  féodalité le p rin 
cipe su iv an t : T ou t service de vassal est un  service rendu 
au roi ; chaque fief d é tien t une parcelle de la d ign ité , de 
la fav eu r royale. C’est pourquoi, lo rsqu’à l ’issue de la 
guerre de Souabe, la Suisse se fu t détachée de l ’em pire, 
le régim e féodal reçu t dans n o tre  pays un  coup fa ta l. Il 
d isp a ru t de la  C onfédération plus rap idem en t que dans 
les au tres  pays.

Dans le langage couran t, e t m êm e dans des trav a u x  
scientifiques, on confond les deux term es de féodalité et 
d ’a ris to c ratie . Ils on t p o u rtan t, au poin t de vue du 
dro it constitu tionnel et de l ’h isto ire économ ique, des 
significations très différentes. L ’aris tocratie  n 'e s t au tre  
que la dom ination  reconnue en droit de l ’élite des h ab i
ta n ts  d ’une ville ou d 'u n  pays. Elle reposait, p en d an t le 
m oyen âge, a v a n t to u t  sur la naissance. Le m ot féo
dalité, au con tra ire  (dérivé de feudum , fief), désigne 
un  systèm e basé sur la fidélité réciproque en tre  le 
suzerain et le vassal, en v e rtu  duquel ce dernier doit au 
prem ier le service de guerre  à  cheval. En com pensation, 
il reçoit un  bénéfice, u n  fief. Celui-ci peu t consister en 
une pièce de terre, un  château , ou m êm e un pays 
entier ou une seigneurie; il peu t aussi com prendre des 
d ro its , n o tam m en t des d ro its d 'avouerie  e t de régale, 
péage, m arché, m onnayage, chasse, m ine, ou encore 
des personnes. Bâle e t Z uiich  en tre  au tres eu ren t à un  
certain  m om ent une constitu tion  a ris tocratique, q u ’il ne 
fau t pas confondre avec une constitu tion  féodale.

I. F i e f s . Les fiefs les plus im p o rtan ts  é ta ien t les fiefs 
d ’em pire. Le roi allem and les concédait d irectem ent à 
des dynastes , avec droits de seigneurie. Le sym bole de 
l ’inféodation  é ta it l 'é ten d ard  ou le sceptre. E n Suisse, les 
dé ten teu rs  de fiefs im périaux é ta ien t y armi les ecclésias
tiques l ’évêque de Bâle, celui de Coire, l ’abbé de Sain t- 
Gall et l ’abbesse du F rau m ü n ster de Zurich. Ils é ta ien t 
princes d ’em pire et leurs évêchés ou abbayes é ta ien t 
des fiefs im périaux . Ils p rê ta ien t hom m age de fidélité 
au  roi, et lorsque celui-ci se rendait à Rom e ou e n tra it 
en guerre, ils é ta ien t ten u s de lui fourn ir de la troupe. 
D ’après le m atricu le  m ilitaire  de 1422, l ’évêque de 
Bâle d evait à  l ’em pire deux «lances», composées chacu
ne d ’un  chevalier avec cheval de course e t de com bat, 
accom pagné de deux vale ts légèrem ent arm és; l'abbé 
d ’Einsiedeln en devait a u ta n t. Dans la  liste  des pe r
sonnes de la suite de Charles-Q uint, lors de son voyage 
à Rom e en 1521, on relève : l ’évêque de Coire avec 5 
hom m es à cheval et 18 à p ied ; il é ta it en ou tre  soumis 
à une taxe de 60 florins. L ’évêque de Bâle, avec 17 
hom mes à cheval et 42 à  pied, 60 11. de ta x e ;  l ’évêque 
de Genève, 13 hom m es à cheval et 13 à pied, 60 11. 
de tax e  ; l ’évêque de L ausanne, 14 hom m es à cheval 
et 60 à pied, 60 il. de tax e  ; celui de Sion avec 225 
hommes à pied. Ce tab leau  nous m ontre  com m ent 
encore au X V Ie s., les évêques é ta ien t considérés 
comme dé ten teu rs de fiefs im périaux, et, à cause
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de cela, a s tre in ts  à  de lourdes obligations de vassalité .
D ’a u tre  p a r t  des p rinces tem porels com m e les ducs de 

Z ähringen, ou de p e tits  d y n astes  com m e les com tes 
de L enzbourg , de H absbourg , de K ibourg , de N eu
châte l, ainsi que de n o m b reu x  couven ts e t chap itres, 
é ta ien t des v a ssau x  im m éd ia ts  de l ’em pire.

Les recherches su r les fiefs im p ériau x  en Suisse ne 
so n t pas encore te rm inées, m ais il re sso rt déjà  de ce 
que l ’on conn aît, q u ’u n  grand  nom bre de p roprié tés 
foncières e t de d ro its  é ta ien t à  l ’origine de n a tu re  royale . 
T ou te  l ’h isto ire  de la colonisation  de la  Suisse le 
m o n tre  avec évidence.

Sous le régim e féodal, ces fiefs n ’é ta ien t pas ten u s 
p a r les g ran d s feu d ata ires  eux-m êm es, m ais con
cédés p a r  eux à des a rriè re-v assau x  d o n t ils te
n a ien t à s ’en to u re r. Ainsi les K ibourg  rem iren t une 
p a rtie  de leu r fief aux  seigneurs de Rohrm oos, d ’O- 
be rbourg , de Ballm os, etc. Au X I I I e s., u n  fief de 
l ’ab b ay e  de Sain t-H all à B äretsw il fu t donné à un  che
va lie r appelé W ernher Meier von D ü rn ten , puis il passa 
au  chevalier B aldebert von W olfsburg et enfin à un 
p ay san  nom m é K onrad  K ostenzer. Celui-ci le v en d it à 
l ’abbé  H einrich  von R iiti. Il re sso rt de ce qui précède : 
1° un  fief p e u t passer en six m ains d ifférentes (en a d m e t
ta n t  le roi com m e prem ier d é ten teu r) ; 2° le fief peu t 
ê tre  v endu , m ais avec l ’a ssen tim en t du suzerain.

Celui qui é ta it  a s tre in t à fourn ir un  certa in  nom bre de 
cavaliers p o u r le service de guerre , tro u v a it  p lus a v a n 
tag eu x , pour rec ru te r ces so lda ts , de se les a tta c h e r  par 
la concession, à t i t r e  de fief, d ’une p a r t  de ses p ropriétés , 
p lu tô t que de les ré tr ib u e r  en espèces ou en n a tu re . 
De ce tte  façon, ces hom m es lu i d ev a ien t fidélité, et il 
pouvai t les appeler en to u t  tem ps lo rsq u ’a rriv a it  un  ordre 
de m arche. R ien d ’é to n n a n t dès lo rsq u e  p e n d an t des 
siècles to u te  l ’o rgan isation  de l ’arm ée a it eu à  sa base le 
systèm e féodal. R ien d ’é to n n an t non plus q u ’à l'origine 
les fem m es n ’a ie n t pu  recevoir de fiefs, p u isq u ’elles 
n ’é ta ien t pas a s tre in tes  au  service des arm es. U ne sen
tence  im périale  de 1299, valab le  pour to u t  l ’em pire et 
p a r  conséquen t p o u r la Suisse aussi, éb ran la  considérable
m en t les idées adm ises en m atière  de fief. E lle d isa it : 
Quod nulla  filia vel m ulier possit in  bonis feodalibus succe
dere, n is i plenaria voluntate dom ini feodi et consensu. 
« Nulle fille ou fem m e ne p e u t succéder dans des biens 
féodaux , si ce n ’est du consen tem en t e t de la  pleine 
volonté du  suzerain . » Dès lors, les fem m es p u re n t, avec 
l ’ag rém en t du suzerain , posséder des fiefs. Ces fiefs 
qui, à  l ’ex tinc tion  des b ranches m asculines, passa ien t 
aux  fem m es, p riren t le nom  de fiefs fém inins. Le duché 
d ’A utriche  fu t déclaré, en 1156, en v e rtu  d ’u n  privi- 
legium  m in u s, fief fém inin.

O utre  le service de guerre , les v assaux  é ta ien t soum is 
à  deux  au tre s  ob ligations. L a p rem ière  é ta it le service 
de Conseil. C haque fois q u ’un  suzerain  résid a it dans son 
c h â teau  ou dans une ville, il p o u v a it y  appeler ses v as
saux . E t  ces réun ions n ’é ta ien t pas seu lem ent em ployées 
à de graves délibéra tions. On organ isait des fê tes de 
g ran d  sty le, tou rno is e t cavalcades, dans lesquelles se 
d ép loyait to u t  le luxe et la pom pe des rois e t des d y n as
tes . Les tou rno is , ces fêtes les plus b rillan tes du m oyen 
âge, ne p eu v en t se concevoir que sous un  régim e 
féodal fo rtem en t développé. Aussi n ’est-il pas é to n n an t 
que dans ces réun ions la C onfédération n ’a it pas brillé 
au  prem ier ra n g . Le deuxièm e devoir du  vassal é ta it 
le service de cour ou de ju stice , qui l'ob ligeait à  venir 
siéger, comm e juge, lo rsq u ’il en é ta it  requis, à  la  cour 
du seigneur. L o rsq u ’une question  de fief d evait être  
tran ch ée  p a r voie de ju stice , a v a n t que s ’engageât 
l ’action  en tre  le seigneur e t le vassal, les au tre s  vassaux  
fo rm aien t une cour des pa irs . C’é ta it elle, e t non le 
suzerain, qui p rononçait la sen tence. Elle en ten d a it les 
av o ca ts , les p rocureu rs e t le plus souven t aussi les 
tém oins. D ans les Grisons, un  tr ib u n a l sem blable p o r
ta i t  le nom  de cour p a la tine . D ans cette, sorte  de ju r i 
d iction  ré sid ait une idée ém inem m ent corpora tive , qui 
é ta it  cependan t éloignée, e t d ev ait re ste r éloignée, du 
reste  de la  féodalité .

D ans les g randes cours, où des tr ib u n a u x  féodaux  se 
réu n issa ien t souven t, e t où s ’é laborait une coutum e 
p articu lière , il se fo rm a, à côté du dro it féodal d ’em 

pire, un droit féodal p a rticu lie r. Chez nous, on ne con
n a ît  pas de lois féodales appliquées à  des te rrito ires  d ’une 
certaine  é tendue, sau f dans la Suisse occidentale. Dans 
l ’in té rieu r de la  C onfédération, il a rriv a  fréquem m ent 
que des vassau x  fu ren t dans une situ a tio n  délicate du fa it 
de leurs obligations. D ’une p a r t,  ils ap p ara issa ien t 

: com m e am is ou resso rtissan ts d ’un  É ta t  dém ocratique,
I qui a v a it  secoué to u te  tu te lle  féodale; d ’a u tre  p a r t,  ils 

recevaient, leu r in féodation  de la  p a r t  d ’un  suzerain . Les 
; deux exem ples su iv an ts  m o n tre ro n t com bien il é ta it 

difficile de seconduire avec d iscernem ent dans ce conflit 
d ’in té rê ts . E n  1355, l ’abbé Cuno de Sain t-G all inféoda à 
B ernhard  B larer von W artensee e t à  sa femm e la m oitié 
du nou v eau  ch âteau  do W artensee avec d ’au tres  biens. 
Dans u n  m om ent décisif, le vassal de Sain t-G all fit défaut 
à  l ’abbé. L orsqu’éclata  la  guerre  d ’Appenzell, les B larer 
signèren t avec les A ppenzellois un  tra ité  de com bour- 
geoisie, e t, d ’a u tre  p a r t,  un  B larer se fit nom m er cap i
ta in e  des troupes de la  ville de Saint-G all. A u tre  exem 
ple. L a m aison d ’A utriche s ’é ta it  efforcée, p a r de g ran 
des rem ises de fiefs, de s ’a tta c h e r  les plus im p o rtan tes  
fam illes de la Suisse. Il est no to ire  que dans la Suisse 
o rien tale , dans les Grisons n o tam m en t, beaucoup de 
fam illes on t reçu  des fiefs de la p a r t  de T A utriche.

Au d éb u t, les fiefs é ta ien t concédés à  vie, m ais dès 
les X I e e t X I I e s., ils ten d iren t de plus en plus à devenir 
h é réd ita ires . Le fils é ta it assez assuré de succéder dans 
le fief de son père. Il a v a it un  délai de un  an  e t un  jo u r 
dès la mort, de celui-ci pour se rendre  à la cour du 
suzerain  et req u érir une nouvelle in féodation . A la 
m ort du suzerain , le fief d ev ait égalem ent ê tre  repris, 
m ais ce dernier cas d ev in t de p lus en plus ra re  à  p a r tir  
du  X V e s., dès le m om ent où les suzerains eu ren t une 
su ite  de vassaux  plus étendue.

Com m ent la noblesse (nobiles, illustres, in g en u i)  a -t- 
elle passé au  rang  des vassau x  ? Parce  que la  vieille 
noblesse de naissance a aussi régu lièrem ent reçu des fiefs. 
D ans un É ta t  féodal, le fa it de d é ten ir un  fief p e rm e tta it 
de p ré ten d re  à des d ro its se igneuriaux, à des d ro its dans 
l ’arm ée, dans la ju stice  (car la ju stice  é ta it aussi féoda- 
lisée), à des bailliages, à  des régales. La noblesse é ta it 
p récisém ent la  classe po litique  la plus active , e t sa 
condition  lib re  la  m e tta i t  en re la tions é tro ites avec la 
m aison du souverain  et avec celles des g rands dynastes . 
A ux X I I e et X I I I e s., il se p rod u isit alors une m odi
fication de la h iérarch ie  sociale, n o tam m en t à  l ’in té 
rieur de la classe des dy n astes . D ans les cours des princes, 
des évêques et des abbés su rto u t, v iv a ien t des person
nages exem pts de péages, chargés d ’emplois m ilitaires 
ou ad m in istra tifs . C on tra irem en t à  la classe des v as
saux, cette  su ite  é ta it composée de personnes non 
libres, com plètem ent sous la puissance du m aître . On 
les a p p e la it des M in istériaux  ( m inisterialés , Dienst- 
m a n nen). E n  échange de leurs services ils recevaien t un  
dom aine (pred ium )  et non un  fief. Ces m in isté riaux  
acq u iren t vers 1200 environ une grande influence sur 
leurs m aîtres , dès le m om ent où leurs fonctions e t leurs 
p ropriétés d ev in ren t h éréd ita ires , tan d is  que leurs 
m aîtres , les princes ecclésiastiques se renouvelaien t 
dans leurs charges. Au cours des X I I I e e t X IV e s., 
leu r im portance  s ’a cc ru t de telle  sorte  q u ’il exis
ta i t  peu de différence, au  p o in t de vue social et 
ju rid iq u e , en tre  eux e t la  vieille noblesse féodale. 
Les m in isté riau x  des princes tem porels su iv iren t l ’exem 
ple de ceux des d ign ita ires de l ’église. D ans le Dienst- 
mannenrecht de l ’évêque de Bàie (1260-1262), il est 
accordé une place im p o rta n te  aux  m in isté riau x . Ils 
peu v en t en tre r  dans la chevalerie (un d é ten teu r de fief 
ou un  m in isté ria l re s ta it écuyer ju sq u 'a u  jo u r où il 
é ta it arm é chevalier). L ’évêque leur donne alors cinq 
livres à  t i t r e  de co n trib u tio n . Les m in isté riau x  p euven t 
posséder fief, a lleu ou héritage , comm e un hom m e 
libre. Il é ta it in te rd it  à  la ville de recevoir ces serfs 
ou m in isté riau x  en q u alité ' de bourgeois, parce que 
dans l ’in té rieu r de celle-ci ils devenaien t de ce fa it 
libres de to u te s  redevances ou services. Les m in isté 
r iau x  de l ’évêque de Bâle, les Schaler, les M ünch, les 
B ärenfels, les M arschalk e t d ’au tres, jo u èren t un  rôle 
im p o rta n t. Ils siégeaient avec les chanoines dans le 
Conseil de l ’évêque et donnèren t fort à faire  à leur
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prince. Les m in isté riaux  de l ’évêque de Coire, les 
T um ben, les R ietberg , les Schauenstein , jou issa ien t 
d ’une position  b rillan te .

P a r con tre , beaucoup de vieilles fam illes nobles du 
re n t descendre au  rang  des m in isté riaux , parce que 
les grands dynastes no v o u laien t plus inféoder leurs 
charges e t leurs dom aines q u ’à  des m in isté riaux . Au 
X IV e s., la  classe des m in isté riaux  é ta it devenue si 
pu issan te  q u ’elle av a it englobé presque to u s les v a s
saux  libres. A ce tte  époque, ils av a ien t to u te  capacité  
pour posséder fief et p assa ien t, de m êm e que les a n 
ciens vassaux , pour des personnes en tiè rem en t libres. 
Peu de fam illes de vieille noblesse ex is ta ien t encore. 
La p lu p a rt  des fam illes nobles de la  Suisse descendent 
de la  classe, à  l ’origine non libre, des m in istériaux . 
De très  rares fam illes nobles re s tè ren t en dehors de 
to u te  a tta ch e  de vassalité  ; elles se co n ten ta ien t de 
vivre sans m aître  sur leurs dom aines. D ans ce nom bre 
il fa u t com pter les Sprecher von B erneck, don t le 
berceau fam ilial est le S trassberg  dans la vallée alpestre 
de Fondei. Ils ne fu ren t au  service d ’aucun  suzerain 
e t m archèren t à  la  su ite  du seul souverain  du pays.

Les bourgeois des villes n ’échappèren t pas à  la féoda
lité . N ’a p p a rte n a n t pas à la  chevalerie, ils ne pouvaien t 
pas, de m êm e que les fem m es, ten ir  fief. Ils é ta ien t 
cependant au-dessus de la classe des a rtisan s. Mais, au 
cours du X I I I e s., bon nom bre de villes o b tin ren t la 
capacité  d ’avoir des fiefs. E n conséquence, les bour
geois en tre  au tres de B erne, de Bàie, de R heinfelden, 
de W in te rth o u r, d ’A arau , de B aden, de Brougg, de 
F ribourg , fu ren t au torisés à  acquérir et à  vendre  des 
fiefs. Le p rincipal av an tag e  q u ’y tro u v a ien t les b o u r
geois n ’é ta it pas de n a tu re  ju rid iq u e , m ais sociale : ils 
devenaien t les égaux de la  noblesse des villes, pouvaien t 
co n trac te r m ariage avec des personnes nobles et titre  
reçus dans leu r société. La féodalité  gagna encore à 
d ’au tres  p o in ts de vue la p opu lation  des villes. De nom 
breuses personnes a p p a rte n a n t à  la noblesse ru rale  v in 
re n t se fixer dans les cités, les unes vo lon ta irem en t, les 
au tres non. On leu r confia volontiers des charges com 
m unales et trè s  souven t aussi ces nobles conclurent 
avec la  ville qui les recevait des tra ité s  de com- 
bourgeoisie.

P a r ces tra ité s , ils s ’engageaient, eux et leurs gens, 
à  sou ten ir la ville en cas de guerre, ou to u t  au m oins à 
ouvrir leurs ch â teau x  au x  troupes u rbaines (O effnungs- 
verträge). Cette po litique de com bourgeoisie fu t p ra 
tiquée avec beaucoup de succès pa r B erne. P robab le
m en t au  X I I I e s. déjà, les dé ten teu rs de fiefs au to u r 
de K öniz, tels que les Æ gerten , les K ram burg , K ien, 
Jeg isto rf, B ubenberg, ava ien t déjà  conclu des tra ité s  
de com bourgeoisie avec Berne. E n  1288, le chevalier de 
B lankenburg , qui av a it été fa it p risonnier pa r les B er
nois, du t signer un  tra ité  de com bourgeoisie dans son 
ch âteau  près d ’Am soldingen. P a r  le m oyen des com- 
bourgeoisies, la puissance m ilitaire  de vallées entières 
passa  à Berne. Ainsi, en 1330, un  tra ité  de com bour
geoisie fu t conclu avec le com te Aym on de Savoie 
e t avec les seigneurs de W eissenbourg. Ceux-ci possé
d a n t la seigneurie du H asli, les h a b ita n ts  de cette  vallée 
du ren t dès lors m archer sous la bannière  de Berne. 
Ces re la tions, in té ressan tes au  p o in t de vue historique, 
en tre  un  É ta t  dém ocratique e t des seigneurs féodaux, 
euren t pour conséquence d ’élever sensiblem ent la p u is
sance guerrière et les m oyens de défense des villes.

L a féodalité  p e rd it de sa rigueur au  X IV e s., e t au 
siècle su iv an t ses caractères p rincipaux  s ’affaib lirent. 
Les re la tions personnelles de d ro it en tre  suzerain et 
vassal fu ren t abandonnées e t p riren t m êm e fin to u t 
à  fa it ; le lien de fidélité fu t  oublié. Les services dus 
pour les fiefs p u ren t être  rem placés p a r des p resta tions 
en n a tu re  ou en a rgen t, ou transform és en charges 
foncières assignées sur des dom aines. A la  place d ’un 
hom m e investi d ’un fief on n ’eu t plus q u ’un dé ten teu r 
de dom aine soum is à  un  cens. L ’arm ée ne fu t plus 
composée de chevaliers, m ais de fan tassins. Les vas
saux  fu ren t rem placés p a r des m ercenaires, in stitu tio n  
don t le développem ent est av an t to u t  im pu tab le  aux 
cités.

Dans la  Confédération, le vassal noble a d isparu  plus

tô t q u ’en A llem agne et en A utriche. Les com m unau
tés de paysans on t in tro d u it, en p a rtie  déjà au X IV e s., 
l ’obligation pour chacun de p o rte r les arm es e t, grâce 
à  cela, ob tenu  leu r indépendance. Il est connu que les 
nobles et chevaliers on t été chargés très souvent de la 
conduite  des troupes et ont revêtu  les charges d ’offi
ciers. Cela ne ré su lta it pas, dans la règle, de leurs 
d ro its de seigneurie, m ais de la h au te  considération 
d o n t jou issa ien t les familles no tab les. Ce même fa it 
se re tro u v a it dans la d istribu tion  des charges d ’une 
ville. Si une place d ’avoyer é ta it confiée à un  vassal no 
ble, sa nom ination  é ta it due à ses capacités, car les 
fonctions publiques n ’é ta ien t plus des fiefs à  cette 
époque. Les villes av a ien t banni de leurs m urs la h ié
rarchie  féodale. Dans les cam pagnes, la d isparition  des 
droits féodaux é ta it due a v an t to u t aux p e tits  dynastes. 
Les seigneuries q u ’ils possédaient ju sq u ’alors à t it re  de 
fief, ils les tran sfo rm èren t en alleu. Le lien de vassa
lité avec le roi ou le prince é tan t rom pu, ils exercèrent 
dès lors leurs pouvoirs non plus comme vassaux, mais 
de leur p ropre  chef. Ils conservèrent cependant, en 
p a rtie  encore pen d an t des siècles, le t itre  de seigneur, en 
particu lier dans la  Suisse rom ande. Leurs dom aines 
p o rta ien t le nom  de seigneurie, et se tran sm e tta ie n t 
indivisibles dans la branche m asculine, ou bien é ta ien t 
constitués en fiefs fém inins. D ans ces derniers, le vieil 
esprit féodal s ’est conservé encore p en d an t des siècles. 
J . - J .  H isely a très  bien m ontré  ce développem ent poni
le com té de G ruyère, dans M D B  IX . Les h a b ita n ts  de 
cette  seigneurie v iva ien t dans une su jétion  plus ou 
moins dure ; ils é ta ien t parfois chargés, parfois affran 
chis d ’im pôts et de redevances, m ais une des plus lo u r
des con tra in tes q u ’ils eussent, à  subir é ta it que le sei
gneur en m ain ts endro its désignait lui-m êm e le juge. 
Car de to u t  tem ps, dès les débu ts de la  C onfédération, 
les co n stan ts efforts des h a b ita n ts  fu ren t d ’a rriv e r à 
nom m er eux-m êm es leurs juges. Dans la H au te- 
G ruyère, p a r exem ple, les h a b ita n ts  n ’o b tin ren t q u ’au 
X V Ie s. la  nom ination  de leurs juges (sous le comte 
Jean  II) .  D ans quelques régions de la Suisse rom ande, 
les form es de la féodalité se m ain tin ren t avec ténacité , 
quoique l ’in s titu tio n  eû t d isparu  depuis longtem ps. Le 
second livre du Coutumier du P ays de Vaud , reconnu 
officiellement en 1562 p a r Berne e t p a r F ribourg comme 
dro it cou tum ier du pays rom and, est encore com plète
m ent im prégné du sévère esprit féodal du m oyen 
âge. On lit  à l ’a r t. 1er : « Ung chacun à hom m aige 
ab stra in c t soit noble ou ru ra l est en serv itude  et 
astric tion  de obeyer et serv ir à  son d iet seigneur e t à 
icelluy subven ir selon et ainsi q u ’il est declairé p a r les 
nouvelles e t anciennes coustum es de fidelitez, lesquelles 
son t... ». Au X V II Ie s., le Pays de V aud co m pta it encore 
120 à 200 propriétaires de g rands fiefs qui devaien t 
fourn ir des cavaliers d ’hom m age tan d is  q u e .p a r to u t 
ailleurs le service de guerre dû  en échange d 'u n  fief 
av a it depuis longtem ps disparu .

Un cas in té ressan t à  ce p o in t de vue é ta it celui 
des fiefs m asculins bernois. Celui qui, en possédait 
p o u v a it ê tre  appelé à  m archer en guerre. Lorsque le 
Conseil de Berne décida, en 1612. de faire contrô ler les 
harnachem en ts des chevaux des vassaux, des pays 
allem and et français, il se p résen ta  seulem ent 14 vas
saux . C’est pourquoi le Conseil laissa tom ber ce service 
de vassaux  au m ilieu du X V IIe s. On peu t, il est v ra i, 
parle r encore des derniers vestiges du régim e féodal aux 
X V IIe et X V II Ie s., m ais il est certain  que la féodalité, 
au sens é tro it du m ot, av a it depuis longtem ps disparu .

Le plus grand  nom bre des fiefs n ’ava ien t rien de com 
m un avec l ’ancienne no tion  féodale. Leurs possesseurs 
n ’é ta ien t plus que des ay an ts  d ro it à des ren tes. La n a 
tu re  ju rid ique  des obligations découlant du fief s ’é ta it 
m uée en charges foncières. De la sorte , on a v a it à 
volonté des fiefs nobles, des fiefs bourgeois ou paysans, 
des fiefs m asculins ou fém inins. Les fiefs bourgeois et 
paysans de l ’époque m oderne n ’avaien t plus rien de 
com m un que le nom  avec les fiefs de l ’époque féodale 
classique. La R évolution  a  proclam é la com plète li
b erté  de la  p ropriété  foncière e t supprim é les derniers 
vestiges de la féodalité , en tre  au tres les droits seigneu
riaux . Aussi, lorsque Berne publia  en 1825 un pro jet
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de code civil e l p roposa  de rédiger un  code spécial 
des fiefs, le v ieu x  com m issaire des fiefs bernois, le 
D r W yss, p u t-il dire avec ra ison  : « J e  tien d ra is  aussi 
p our nécessaire u n  code p a rticu lie r des fiefs, si les d ro its  
de fief e t de cens fonciers é ta ien t les m êm es q u ’a u tre 
fois, si le suzerain  é ta it  encore le p ro p rié ta ire  du  do
m aine, si le v assa l é ta it  a s tre in t à  u n  service e t à  l ’hom 
m age de fidélité , si l ’in féodation  é ta it  plus q u ’une sim 
ple fo rm alité , si le m aître  des cens fonciers possédait 
encore effectivem ent des d ro its  de p ro p rié té  sur ce 
dom aine, si le censitaire  é ta it  encore plus dans la  s i tu a 
tion  d ’un  ferm ier h é réd ita ire  que dans celle d ’un  p ro 
p rié ta ire  e t sim ple d éb iteu r, si les dom aines à  cens 
fonciers é ta ien t encore ind iv is, e t la possession des fo
rê ts  e t allm end reconnue  au x  feu d ata ires, qui actu e lle 
m en t ne les d é tien n en t p lus ; si la  dîm e é ta it encore une 
redevance  e t non un  o b je t de d ro it p rivé  ; enfin, si 
le ra c h a t  de tous ces d ro its  n ’av a it pas été in tro d u it  ».

B ibliographie. Il n ’ex iste  aucune é tude  su r la  féo
da lité  pour l ’ensem ble du te rr ito ire  de la  C onfédération. 
Des recherches n ’on t pas non  plus été en treprises pour 
un  seul des can tons. L ’Histoire du comté de Gruyère p a r  
J . - J .  H isely co n tien t d ’excellentes choses su r la  féodalité .
—  Voir aussi P . N icolaus von Salis Soglio : Die Bergeller 
Vasallengeschlechter. —  W olfgang von J u v a l t  : For
schungen über die Feudalzeit im  Curischen Baetien.
—  F ran z  H am m erl : Die Rechts- u. Herrschaftsverhält
nisse im  Unterengadin, vornehmlich im  13. u. l i .  Jahrh.
—  U lrich S tu tz  : K arls des Grossen divisio von B istum  
u. Grafschaft Chur (Festgabe fü r Z eum er). — A nton 
Moser : Die B urgen u . Türm e u . der Feudaladel im  
Schanfigg, dans Zeitschrift f. bündner. Gesch. 1923. — 
Gian B undi : D T Johann von P lan ta-R häzüns u. sein  
Lehnsherr, dans B M  1916. —  H erm an n  Bikel : Die 
W irtschaftsverhältnisse des Klosters S t. Gallen, von der 
G ründung bis zum  Ende des X I I I .  Jahrh. —  Die 
Ritterzeit des K ts S t. Gallen, dans -N'bl. 1827. —  T rau g o tt 
Schiess : Gesch. der Stadt St. Gallen, dans Die Stadt 
S t. Gallen u. ihre Umgebung I. —  A ndreas H eus!er : 
Gesch. der Stadt Basel. —  W ackernagel : Das Bischofs- 
u. D ienstmannenrecht von Basel. —  E d . Schweizer : Die 
Lehen u . Gewerbe am St. A lbanteich, dans B Z  X X I .— 
H ans R ohr : Die Entstehung der weltlichen Gewalt... 
des B ischofs von Basel. —  A nton  L arg iadèr : Das Urbar 
des R itters Götz M ülner von 1336, dans A S  G 1919. — 
Guido H oppeier : Die Herren von R üm lang  bis 1424.
— E d. von R o d t : Bern im  X I I I .  u. X I V .  Jahrh. — 
E d . von R o d t : Berns Bürgerschaft u. Gesellschaften.
— .Jakob L euenberger : Studien über bern. Rechts gesch.
—  K arl Geiser : Rechts geschichtliches aus Urkunden  
bern. Wasserwerke, dans Zeitschr. f. schw. Recht, X. S. 
X X X . —  J .  Schnell u . A. H ausier : Der Commentaire 
Coutumier des Waadtlandes von Pierre Quisard, dans 
Zeitsch. f. Schweiz. Recht X IV . — W .-A . M ünch : 
Die Lehnsprivilegien der Städte im  M ittelalter, dans 
B Z  X V I. —  E d . Secretali : E ssa i sur la féodalité, dans 
M D R  X V I.

I I .  C o n d i t i o n  d e s  t e r r e s  r o t u r i è r e s . P e n d a n t 
le m oyen âge et en général ju s q u ’à la R évolution  
française, il é ta it trè s  ra re  que le p aysan  possédâ t sa 
te rre  en pleine p rop rié té . A la  vérité , des dom aines 
paysans en tiè rem en t libres on t existé de to u t  tem p s en 
Suisse, m ais la règle é ta it q u ’au-dessus du p aysan , il y 
av a it un  seigneur. C’é ta it le seigneur foncier, ou bien  le 
seigneur du village, ou l ’avoué, ou le ju stic ie r, appelé 
parfo is sim plem en t le seigneur. Que le p aysan  eû t pour 
m aître  un  seigneur tem porel ou un  évêque, un  abbé, 
une abbesse ou un p rév ô t, cela ne fa isait pas une grande 
différence. Le paysan  n ’é ta it  pas lib re  au  p o in t de vue 
réel, m êm e s ’il n ’é ta it personnellem ent soum is à aucun  
servage. L a su jé tion  réelle n ’a lla it pas nécessairem ent 
de p a ir avec la su jé tion  personnelle. Le servage é ta it 
m oins rép an d u  en Suisse q u ’ailleurs.

La dépendance réelle des paysans p o u v a it procéder 
de tro is sources différentes. E lle rem o n ta it soit aux  sei
gneuries franques du m oyen âge, lorsque les nobles 
rem iren t leurs te rres  au x  paysans pour les cu ltiver, soit 
au x  u su rp a tio n s de d ro its souverains comm ises p a r  des 
seigneurs a u x  dépens des h a b ita n ts  des villages. E nfin , 
c e tte  dépendance pou v a it avoir pour origine un co n tra t

d ’assu je ttissem en t. E n v e r tu  de ce dernier, le paysan  
re m e tta it  son bien à un  seigneur, le plus so uven t pour 
jo u ir  de la p ro tec tio n  de celui-ci. Ou a  appelé tou t'c .e  
régim e de dépendance du nom  de féodalité . Si l ’on ne 
donne pas à  ce tern ie  le sens classique et é tro it qui a été 
exposé dans la p rem ière pa rtie  de cet article , on p eu t 
très bien l ’em ployer ici. Mais il ne fa u t pas oublier q u ’un 
vé ritab le  fief, qui a pour con tre -p artie  u n  service de 
chevalerie, ne p e u t jam a is  ê tre  concédé à  un  p ay san . Les 
nom breux  fiefs qui on t été  donnés un  peu p a r to u t  en 
Suisse à des p ay sans, ne so n t pas des fiefs au  sens absolu 
du  m ot. D ans le can ton  de Saint-G all, don t le sol a p p a r
te n a it  en g rande  p a rtie  à l ’abbé de Sain t-G all, il est 
p rouvé  que les nom breux  nom s de fiefs, qui ex is ten t 
encore a u jo u rd ’hu i, se ra p p o rte n t à des te rre s  données 
au tre fo is p a r le couvent à  des personnes qui les exploi
ta ie n t en régie. Ces personnes p ay a ien t un cens ou des 
redevances en n a tu re , ou bien ren d a ien t des services 
économ iques (corvées) ou d ev aien t siéger en ju stice . 
Parfo is le nom  du  p ro p rié ta ire  a p p a ra ît encore dans 
celui du fief. Ainsi Bendlehn  é ta it le fief de Benno ; 
Debesenlehn, celui de Tebis (M a tth ä u s ) .

D ans les seigneuries foncières, il s ’est form é de bonne 
heure  dé jà  un  d ro it cou tum ier (H ofrecht) qui, su r p lu 
sieurs p o in ts diffère du d ro it du pays (L a n drech t). C’é ta it 
un  s ta tu t  pour les h a b ita n ts , pour les gens du dom aine. 
Il ex is ta it un  d ro it cou tum ier p o u r les h a b ita n ts  libres 
du dom aine e t un  pour les non libres. Car il est to u t  à 
fa it in ex ac t de p ré ten d re  que ce d ro it ne s ’ap p liq u a it 
q u ’à cette  dernière catégorie de personnes et que tous 
les h a b ita n ts  d ’une te rre  se ra tta c h a ie n t à la  condition 
servile.

Le d ro it colonger rég la it a v a n t to u t tro is  choses :
1. Les form es de la dépendance des biens et des person
nes ; 2. les com pétences m ilita ires e t jud ic iaires du 
seigneur ; 3. les corvées, les cens e t les redevances que 
les su je ts  du dom aine av a ien t à  leu r charge. A la  fin du 
m oyen âge et dans le cours des tem ps, les re la tio n s en tre  
seigneur e t paysans dev in ren t to u jo u rs  plus im person
nelles, phénom ène qui s ’est aussi p ro d u it dans le régim e 
féodal p u r  (voir la p rem ière p a rtie  de l ’a r t.) . Les p r in 
cipaux ré su lta ts  fu ren t : 1. L ’extension  tou jo u rs  plus 
p réd om inan te  de la  rem ise des te rres  sous la  form e de 
bail héréd ita ire , et 2. la  tran sfo rm atio n  des charges p e r
sonnelles des paysans do rén av an t a ttach ées à  la  te rre , 
d ’où so rtit  la form e ju rid iq u e  des charges foncières.

Le bail héréditaire (Erbleihe, ju s  hered itarium ). l is e  
re n co n tra it fréquem m ent depuis l ’expansion du dro it 
rom ain  sous la  form e de Vemphythéose. Le p ro p rié ta ire  
du dom aine é ta it le seigneur, m ais le ten an cie r av a it 
aussi un  d ro it su r la  te rre , et en o u tre  u n  dro it d ’usage, 
qui se t ra n s m e tta it  p a r  héritage , le plus souven t sans 
p a rtag e , à  l ’aîné ou au  cadet de la  fam ille. Le dom aine 
é ta it a insi une « p ro p rié té  perpétuelle  » du p aysan , et ne 
p o u v a it en dro it lui ê tre  enlevé t a n t  q u ’il p a y a it régu
lièrem ent les cens. Le ten an cie r é ta it abso lum en t indé
p en d an t ; au  co n tra ire  d ’un  sim ple ferm ier il p o u v a it 
m odifier m êm e l ’exp lo ita tion  du dom aine. Mais il ne 
devait pas l ’am oindrir. Des d é tério ra tions perm anen tes 
e t considérables é ta ien t une cause d ’expulsion du do
m aine. Au d éb u t, le seigneur p o u v a it, q uand  il le v o u 
lait, a liéner son bien  e t de la  sorte  donner un  nouveau 
m aître  au  p aysan . P a r  con tre , il é ta it défendu à ce de r
nier de vendre  ou d ’h y p o th éq u er la  te rre  qui lu i é ta it 
confiée. T out au  plus lu i é ta it-il perm is de la  vendre  à un 
h a b ita n t du m êm e village, de sorte  que v endeur et 
acquéreu r dépendaien t du  m êm e seigneur. Le plus sou
v en t, il dev ait aussi, a v a n t e t après la  v en te , requérir 
l ’assen tim en t de ce dern ier. D ans quelques régions, cet 
assen tim en t to m b a  peu à  peu en désuétude e t se lim ita  
à un  sim ple d ro it de p réem ption . Le seigneur p o u v a it 
ainsi se su b s titu e r à  l ’acquéreu r dans l ’acte  de vente , 
en p a y a n t la  som m e prévue pour l ’ach a t. Pour les bails 
hé réd ita ires bernois, ce d ro it de re tra it  a été expressé
m en t reconnu aux  seigneurs pa r une sentence de ju stice  
de 1539. Ainsi ces derniers pou v a ien t dans le délai d ’une 
année rep rendre  un  dom aine v endu  en rem b o u rsan t à 
l ’acquéreu r le p rix  q u ’il en a v a it donné. Quoique Berne 
eû t à plusieurs reprises in te rd it d ’h y p o th éq u er les terres, 
les paysans s ’en soucièrent peu. Au m om ent de la guerre
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de T ren te  ans, leurs d e tte s av a ien t pris des proportions ' 
effrayan tes, aussi l'on  a pu dire avec raison que cette  
s itu a tio n  économ ique m alsaine fu t une des causes de la j  

guerre des paysans. L orsqu 'au  1762, on au to risa  offi- , 
ciellem ent les paysans à hyp o th éq u er leurs terres, ce fu t 
un  grand  pas de fa it vers la possession com plète du 
dom aine. E t  dans les au tres can tons comme à Berne, la 
remise à cens do te rres  con tenait en germe les droits de ! 
p rop rié té  du censitaire . Ce ré su lta t  ne fu t cependant pas 
a tte in t p a r to u t en mémo tem ps, en particu lier dans les 
terres des seigneurs ecclésiastiques.

Des censives ex ista ien t aussi dans les villes, et p rinci
pa lem en t sous deux form es : 1° Le m aître  de la ville 
donnait aux bourgeois im m igrés un  c.hésal, un fond de 
terre dans la  ville, m o yennan t le payem ent d ’un  cens 
annuel. Ainsi le bourgeois n ’é ta it pas non plus, au début, 
le p roprié ta ire  de son te rra in , m ais plus rap idem en t que 
le paysan  il acqu it cette  qualité  ; 2° Les bourgeois eux- 
m êm es concédaient leurs terres à des com bourgeois ou à 
des paysans en échange d ’un cens perpétuel.

Bail temporaire. L ’accensem ent de terres à t itre  viager 
é ta it une coutum e m oins répandue que la précédente 
parce q u ’en général le p roprié ta ire  d irect du dom aine 
p référa it, en cas de décès du censitaire, bourgeois ou 
paysan , con tinuer la concession en faveur du fils ou de 
la fille. L ’avan tage  du p roprié ta ire  direct consistait en 
ceci qu 'il p o u v a it tou jo u rs  choisir un  ten an cie r capable 
ou, si la  situ a tio n  économ ique le p e rm e tta it, reprendre  
son dom aine en régie. C ette concession tem poraire  é ta it 
aussi au  déb u t un d ro it réel, m ais sous l ’influence du 
droit rom ain , elle d ev in t un  ra p p o rt personnel de jou is
sance, de sorte  que p roprié ta ire  et tenancier é ta ien t 
dans la  re la tion  de créancier à d éb iteu r. Le caractère 
p u rem en t obligatoire de ce co n tra t n ’a, du reste , jam ais 
été réalisé com plètem ent. Cela ressort de ce b ro cart : 
«Vente ne passe pas louage ». Si le p roprié ta ire  en 
effet v en d ait son te rra in  a v a n t l ’exp ira tion  du bail, le 
nouvel acquéreu r ne po u v a it expulser le tenancier.

Prestations personnelles. Les terres concédées à  cens 
ou tem p o rairem en t é ta ien t soum ises à  de lourdes char
ges foncières, qui reposaien t en tiè rem ent sur elles, de 
telle sorte  que le tenancier, fû t-il paysan , bourgeois ou 
noble, d ev ait les su p p o rte r égalem ent. Celui qui occu
p a it le dom aine d ’une façon constan te  para issa it être 
chargé personnellem ent de ces redevances qui, de fa it, 
é ta ien t dues par la te rre  m êm e. Les p resta tions, p a r con
tre , é ta ien t personnelles en ce q u ’elles é ta ien t à ia  charge 
du ten an cie r actuel au  m om ent de l ’échéance, et non par 
son successeur si la terre passa it en d ’au tres  m ains. A ce 
po in t de vue, le successeur p ren ait la te rre  libre de to u te  
charge. D ’une façon générale, on p eu t dire que la classe 
des paysans ne su p p o rta it pas des charges pesantes. 
Dans une exp lo itation  économ ique norm ale, le tenancier 
po u v a it se n ourrir lui et sa fam ille. Pour des millions 
d ’en tre  eux, ce fu t u n  bonheur q u ’ils ne pussen t pas jouer 
au  proprié ta ire . L ’histo ire économ ique m oderne a d é te r
m iné que les charges les plus pesan tes pour les paysans 
n ’é ta ien t pas les cens ou les im pôts réguliers, m ais les 
redevances ex traord ina ires telles que le d ro it de reprise 
ou de m u ta tio n  e t le d ro it de succession (F a ll) .  Lorsque 
la situ a tio n  économ ique passa it pa r une phase critique, 
le seigneur exigeait de ses tenanciers des p resta tions qui 
nous paraissen t très lourdes. 11 m éco n ten ta it les paysans 
qui, dans la p lu p a rt des cantons, souffraient de l ’ab 
sence de d ro its politiques.

Les nom breuses p resta tio n s et redevances à la charge 
des paysans peu v en t être  ram enées à trois classes p rin 
cipales : les corvées, les cens et dîmes (voir ces a rt.) et 
les im pôts.

Corvées. La corvée é ta it l ’obligation pour le paysan  de 
se trouver à une certaine  époque, pour un  ou plusieurs 
jours ouvrables, sur le dom aine du seigneur afin d ’y 
accom plir divers tra v a u x . De cette  façon, ce dernier 
o b ten a it à bon m arché des trav a illeu rs  éprouvés, qui ne 
recevaien t aucun dédom m agem ent pour leur trav a il. Le 
paysan  p o u v a it aussi être  appelé à servir avec son che
val (currus e t carrucas facere). Le service de chevalerie 
n ’é ta it pas le fa it des tenures ro tu riè res , m ais bien le 
service de guerre, soit l ’obligation de serv ir en qualité  de 
soldat de pied ou d ’accom pagner le seigneur avec char et

cheval, e t enfin le service de justice . D ’au tres petites 
corvées s ’y a jo u ta ien t : la garde des prisonniers, la cons
tru c tio n  de ponts et de routes.

Redevances extraordinaires. Parm i les principales, 
répandues dans to u te  la Suisse, il convien t de m en
tio n n er d ’abord  : le Fall (droit de succession) en vertu  
duquel le seigneur p rélevait une p a rtie  de l'héritage  
du paysan  décédé. On conteste  que ce prélèvem ent 
soit un  vestige de l ’ancien d roit de m ain-m orte qui 
au to risa it la saisie de to u t l ’héritage laissé pa r un 
serf. L ’objet saisi é ta it la plus belle pièce de bétail de 
l ’écurie ou le plus beau  vê tem en t de la garde-robe ; ce 
po u v a it être  aussi un  lit ou un harnais. Une au tre  rede
vance, égalem ent très répandue  et trè s  lourde, é ta it 
celle qui é ta it prélevée en v e rtu  du dro it de reprise 
ou de m u ta tio n , à chaque changem ent de te n a n 
cier d ’une terre . Celui qui la p ay a it rendait ainsi hom 
mage à  son nouveau m aître , et reconnaissait en outre 
que le dom aine repris pa r lui n ’é ta it pas sa propriété  et 
q u ’il le recevait sim plem ent en fief. D ’au tres rede
vances é ta ien t le Hintersatz de l ’E m m entha l, et la 
tra ite  foraine. Celle-ci é ta it appelée dans la seigneurie 
d ’E ngelberg der dritte P fennig.

Bibliographie. Eugen H uber : Gesch. des Schweiz. 
Privatrechts IV, 751-784. — K arl Geiser : Studien über 
die bernische Landwirtschaft im  X V I I I .  Jahrh., dans 
Landw irtsch. Jahrbuch  I X .— J .  K uoni : Das Lehenwesen 
in alten u. neuen Formen, dans N Z Z  1922, n" 271. — 
Ja k o b  Grim m  : Weistümer. —  Voir aussi la b ibliogra
phie de la prem ière p a rtie  de l ’a r t, et les rap p o rts  
annuels d ’Ulrich S tu tz  dans la Zeitschrift der Savigny  
S tiftung  fü r Rechtsgesch., Germanistische A bteilung. — 
U StG . —  Habsburg. Urbar. — K y burger Urbar. — 
Z S  R . —  SS fl. — S I  I I I ,  1236. [Hans F e  h b .]

I I I .  C o n d i t i o n  d e s  p e r s o n n e s . Parallèlem ent aux 
m odes de tenure  des terres, noble, ro tu riè re  ou servile, il 
ex ista  ju sq u ’au X IX e s. une hiérarchie dans l ’é ta t  des 
personnes. Celle-ci s ’é ten d ait du servage à la noblesse. 
On a vu dans la prem ière pa rtie  de cet article  que la 
noblesse é ta it elle-même soum ise à une hiérarchie s tric 
tem en t observée. Au-dessous de cette  élite de la société, 
il y  a v a it to u te  la catégorie des tenanciers des terres 
ro tu riè res ou serviles. E lle se d iv isait elle-même en deux 
grandes classes : les serfs et les affranchis. Les serfs 
é ta ien t au bas de l ’échelle, soumis à  la m ain-m orte , à  la 
taille , au  droit de poursu ite , de form ariage. e tc . Au- 
dessus, la classe des affranchis é ta it composée d ’élém ents 
très divers ; les uns très proches de la condition des 
serfs, les au tres libres, issus de familles anciennem ent 
libres. Ces derniers et les dem i-libres ont porté  les nom s 
de colons, colliberts, lites, ou, d ’une façon générale, ceux 
de roturiers ou vilains. D ans certaines régions, dans le 
com té de N euchâtel no tam m en t, les colons ont été appe
lés francs-habergeants ou geneveysants, lo rsqu’ils s ’ins
ta llè ren t dans les m ontagnes pour les défricher. Enfin, 
la plus h au te  condition sociale à  laquelle p û t p ré tendre  
un non noble é ta it celle de bourgeois, conférée le plus 
souven t aux  h a b ita n ts  des villes. — Voir les a r t.  A f 
f r a n c h i s s e m e n t . —  B o u r g e o i s e , d r o i t s  d e , —  B o u r 
g e o i s  EX TERNES. —  MAINMORTE —  N OBLESSE. —  P E R 
SONNES, CONDITION DES.  —  SERVAGE. [L .  S.]

F E Q U E N E T ,  Fam ille bourgeoise de N euchâtel au 
X V Ie s. ; é te in te . E lle a donné —  J a c q u e s ,  m aire de 
R ochefort en 1565. — J o n a s ,  t  1631, du P e tit  Conseil 
de N euchâtel 1589, m aître-bourgeois 1602, 1613, 1617. 
— Une famille F e c q u e n e t  ( =  F e i t k n e c h t ) ,  originaire 
de Douane, est devenue bourgeoise de N euchâtel en 
1722 avec Ab ram . É te in te  au  X IX e s. —  Voir Q uartier- 
la-T ente  : Familles bourgeoises de Neuchâtel. — Arch. 
d ’É ta t  N euchâtel. [L. M.]

F E R  ( A G E  DU) .  On a donné le nom  d ’âge du fer 
à la période p réhistorique qui embrasse environ le der
n ier m illénaire a v a n t J.-C . Ièlle est adm irab lem ent re 
présentée en Suisse. Cette désignation nous v ien t de 
Scandinavie, où a  été édifié le systèm e des tro is âges, 
qui ne se so u tien t guère au jo u rd ’hui, à la suite des der
nières découvertes. On ignore d ’où nous est venu le fer 
sous la forme de p roduits ouvrés. Ce problèm e fa it en
core l ’objet de vives controverses ; m ais une chose est 
certaine, c’est que l ’industrie  du fer n ’est pas née dans
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n o tre  p ays. L a connaissance de ce m éta l chez nous est 
due à  l ’im p o rta tio n , d ’une p a r t,  à la  su ite  de laquelle  le 
fer a  peu à peu su p p lan té  le bronze dans la  fab rication  
de certa ins u s ten sile s ,-e t, d ’a u tre  p a r t,  à  des p o p u la 
tions é trangères qui se son t fixées su r n o tre  sol. Dans 
l ’é ta t  a c tu e l de nos connaissances, on d istingue deux 
périodes p rincipales dans l ’âge du  fer : la  plus ancienne, 
ou prem ier âge du fer, appelée o rd in airem en t période 
de H allsta tt, d 'ap rès  la  s ta tio n  au trich ien n e  de ce nom , 
de l ’an  100Ó à l ’an  500 av . J.-C . environ  ; la période plus 
récen te , ou deuxièm e âge du  fer, a  pris le nom  de période 
de La Tène, d ’après la  s ta tio n  de ce nom  à l ’ex trém ité  
du  lac de N euchâtel. Q uoique les civilisations de ces deux 
époques se d is tin g u en t n e tte m e n t au  p o in t de vue ty p o 
logique, il est plus que p robab le  que les rep ré sen tan ts  
de la  fin du p rem ier âge du  fer et du  déb u t du second 
âge o n t vécu su r n o tre  sol côte à  côle.

P é r i o d e  d e  H a l l s t a t t . On a consta té  récem 
m en t que la  c iv ilisation  du  p rem ier âge du fer a p 
p a ra ît  déjà  dans les s ta tio n s  lacustres de l 'âge  du 
bronze ; c ’est la  p reuve  que la  tran s itio n  de l'âg e  du 
bronze à la  période de H a lls ta tt  s ’est fa ite  pacifi
q u em en t p a r l ’in tro d u c tio n  progressive du fer. P a r 
su ite  de l ’élévation  du n iv eau  de nos lacs, consé
quence d ’une m odification  du c lim at, les p a la fittes  
du  bronze fu ren t successivem ent abandonnées. C’est 
a lors que p é n é trè re n t dans n o tre  p ays, v e n an t p ro b a 
b lem en t de l ’E st, des hordes de popu lations qui se fixè
re n t do préférence su r les h au teu rs . Sur ces dernières et 
le long des chem ins, elles édifièrent leurs to m b eau x  
(tum ulus), disposés en caveaux  funéraires, dans les
quels elles déposaien t les ossem ents des m o rts  in 
c inérés solennellem ent. Les tom bes é ta ien t recouvertes 
de te rre , de m anière  à  fo rm er un  m onticule qui, p a r
fois. é ta it  encore re v ê tu  ou encadré de p ierres. A ux 
côtés des m orts , m êm e incinérés, on déposait, ainsi que 
c ’é ta it  l ’usage depuis un  tem p s im m ém orial, to u tes  
sortes d ’ob jets pour les accom pagner dans l ’au-delà. 
P a rm i ces derniers, il fa u t c ite r les g randes urnes v en 
tru es , de po terie , décorées souven t d ’o rnem ents géo
m étriques ou de filets, qui p ré sen ten t parfo is des traces 
de p e in tu re , le plus so uven t rouge. L a présence chez 
nous de cette  céram ique trè s  variée est la  p reuve  que 
ces popu lations é ta ien t séden ta ires et v iv a ien t d ’ag ri
c u ltu re , au  m oins dans la  Suisse o rien ta le . D ans la 
Suisse occidentale, et su rto u t près du  J u ra  français, 
dans la  F ranche-C om té, où ex is ten t de g rands cim etières 
de tu m u lu s, la  céram ique est plus ra re  ; cela tém oigne 
que nous avons affaire à des p opu lations forestières, 
v iv an t a v a n t to u t  de la  chasse e t u tilisa n t le bois pour 
leurs ustensiles. A c e tte  réserve près, la  civ ilisation  hall- 
s ta tt ie n n e  présen te  dans to u te  la  Suisse et dans les pays 
voisins un  carac tè re  d ’u n ité . Il est m anifeste  q u ’elle a 
reçu  de l ’E st la  carac té ris tiq u e  hellénique, le sty le  
d ipy lon , e t que du  Sud, elle a subi l ’influence de la civi
lisa tion  ita liq u e , d ite  de V illanova. On consta te  avec 
l ’I ta lie  des re la tions com m erciales actives. Les po p u 
la tio n s h a lls ta ttien n es  av a ien t pour arm es des épées, 
m unies souvent, d ’une poignée d ite  à  an tennes, d ’abord 
en bronze, puis en fer, e t des poignards en fer avec fo u r
reau  de bronze. Le char doit avo ir joué un  grand rôle 
parm i ces popu lations, car, o u tre  des roues com plètes, 
on a  tro u v é  des pa rties  de v o itu re  e t de ha rn a is , n o tam 
m en t des pendeloques form ées de grelo ts et de phalères 
a jou rés. P a rm i les objets de p a ru re , il fa u t signaler 
s u r to u t les b rassa rd s, les rouelles en lign ite , les anneaux  
pour b ras et jam bes, en bronze ou en ja is ; les perles de 
m étal, de verre ou d ’am bre son t fréquen tes. L eur o r
n em en ta tio n  p résen te  des form es é tranges, d ’un goût 
a rtis tiq u e  rem arq u ab le  ; l ’or m êm e n ’est pas ra re . Les 
h a b ita tio n s , situées généralem ent sur des h au teu rs , 
é ta ien t, pour a u ta n t  que nous les connaissons chez nous, 
placées au  pied de rochers ou m êm e taillées dans le 
roc. Les é tab lissem ents é ta ien t fortifiés. Les tom b eau x  
à  u rnes funéraires, qu i m o n tren t une évolution n e tte 
m en t m arquée m ais pas encore d is tin c tem en t classée 
e t qui se ren co n tren t su r to u t dans le Nord de la 
Suisse e t plus généralem ent encore au  Nord du R hin , 
rep ré se n ten t une form e ancienne de n o tre  civilisa
tio n  h a lls ta ttien n e , alors que les tom bes en pleine

terre  son t ra res . La c iv ilisation  h a lls ta ttien n e  s ’est 
répandue  su r to u t  le p la teau  suisse, du lac de Cons
tance  au  L ém an ; les é tab lissem ents ty p iq u es son t ceux 
du M ontlingerberg près O berriet (Saint-G all), du 
Fleming près N eunkirch  (Schaffhouse), d ’E bersberg  
sur l ’Irchel, de D ickenbännli près d ’O lten, e tc . De r i
ches cim etières de tum u lu s ex isten t su r le Seerücken 
(T hurgovie), près de T riillikon (Zurich), à  B ärhau  près 
d ’U nter L unkofen, dans la région de F ahrw angen- 
Meisterschvvandcn (Argovie), su r les h au teu rs  à  l ’E st 
du  lac de Sem pach, près de B annw il-A arw angen 
(Berne), de Subingen (Soleure), d ’A net (Berne), de 
V alangin (N euchâtel) ; dans les can tons de Fribourg  
e t de Vaud (Asscns). Les tu m u lu s les plus connus sont 
ceux de Meikirch (voir a r t.  G r æ c h w i l ) ,  où  l ’on a dé
co u v ert une hydrie  de bronze avec de riches o rnem ents 
figurés, d ’origine grecque. D ans le V alais et au  Tessin, 
la civilisation  h a lls ta ttien n e  est aussi rep résen tée  ; to u te 
fois on n ’y  ren co n tre  pas de tu m u lu s, m ais parfois des 
tom bes à incinéra tion . D ans le V alais, sous l ’influence 
de l ’âge du bronze e t des ty p es du N ord de l ’Ita lie , il 
s ’est form é une civ ilisation  locale carac té ris tiq u e , t a n 
dis que les vastes nécropoles tessinoises rap p ellen t 
celles de la  L om bardie.

P é r i o d e  d e  l a  T è n e . Alors que les dernières 
données de la  science a ttr ib u e n t  encore d ’une fa 
çon to u t  h y p o th é tiq u e  la  cu ltu re  h a lls ta ttien n e  aux 
Ligures e t au x  R liètes, nous arrivons, avec le deux iè
me âge du fer, sur u n  te rra in  h isto rique  plus sûr, 
puisque nous savons que la  c iv ilisation  de L a Tène 
est le fa it de tr ib u s  celtiques, n o tam m en t des H el
vètes. On ad m et que vers 500 av . J.-C ., des trib u s 
celtiques on t p én étré  dans n o tre  pays lors des grandes 
m igrations des peuples du N ord-O uest, et s ’y son t 
fixées en qua lité  de guerriers, de com m erçants e t d ’a r 
tisans, p arm i les popu lations h a lls ta ttien n es . Elles se 
son t é tablies p rincipalem en t dans les vallées, au  bord  
des lacs e t des riv ières q u ’elles u tilisa ien t comm e ro u 
tes com m erciales. E lles n ’in cin é ra ien t plus leurs m orts, 
m ais les in h u m aien t e t p laçaien t leurs vastes cim etières 
sur les berges élevées des riv ières. D ’après l ’un ité  de 
civilisation que présen te  la deuxièm e période de l ’âge 
du fer e t son évolution  paisible e t régulière, D. Viollier 
a  conclu récem m ent que les H elvètes on t p én étré  dans 
n o tre  pays au  débu t de l ’époque de La Tène et non vers 
l ’an  100, com m e l ’a d m e tte n t les h isto riens. L a c iv i
lisation  de La Tène est caractérisée  p a r la  co n struc
tion  d 'oppida  (à dire v ra i seulem ent dans sa dernière 
phase), p a r  ses arm es ty p iq u es  en fer (celles de bronze 
on t d isparu) : épées, po ignards, lances (piques et ja v e 
lots), boucliers de bois revêtus de vannerie, p a r  des 
outils en fer, qui p ré sen ten t dé jà  partie llem en t les 
form es actuelles, et su rto u t pa r une grande abondance 
d ’ob jets de p a ru re  en bronze. Ces derniers so n t d ’un 
sty le plus grossier que ceux de H a lls ta tt, m ais d ’une 
technique  plus fine. La p a ru re  fém inine est rep résen tée  
n o tam m en t p a r  des colliers (torques) avec in cru s ta tio n s 
d ’ém ail, des b racele ts, des an n eau x  p o u r b ras e t che
villes, e t des fibules, souven t ém aillées, d o n t l ’évolution  
su it un  cours régulier. Les m onnaies, très  nom breuses, 
é ta ien t frappées dans les m êm es m étau x  q u ’a u jo u r
d ’hu i, à  l ’im ita tio n  des pièces grecques. A l ’origine, le 
m odèle an tiq u e  é ta it re p ro d u it fidèlem ent, m ais dans 
la su ite  les m onnaies helvètes d ev in ren t plus grossiè
res e t presque m éconnaissables. Le modèle le p lus fré 
quem m ent im ité  dans n o tre  pays est le s ta tè re  de P h i
lippe de M acédoine. Le fer p ro v ien t des m ines du pays, 
en particu lier du J u ra  ; il est trav a illé  selon les règles de 
la techn ique. D ans les prem iers tem p s de l ’époque de 
La Tène, l ’influence grecque prédom ine encore ; dans 
la su ite , celle de R om e. C’est de Marseille que p ro v e
n a ien t les am phores, e tc . Les vases pein ts son t décorés 
d ’ornem ents en spirales ou d ’entrelacs, tan d is  que le 
sty le  h a lls ta ttien  prodigue la  décoration  rectiligne à 
o rnem ents isolés. Les s ta tio n s du deuxièm e âge du 
fer son t éparses, o u tre  celle de La Tène, su r to u t  le 
te rrito ire  suisse. P arm i les cim etières, citons ceux d ’An- 
delfingen (Zurich), F rauenfe ld  (Thurgovie), des en
virons île Berne (on ad m et l ’existence d ’un oppidum  
dans la p resq u ’île de l ’Enge), de M ünsingen, de la
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O B J E T S  D U  P R E M I E R  A G E  D U  F E R  ( P É R I O D E  D E  H A L L S T A T T ) .

1. Bracele t d'enfant en bronze en  forme de tonneau. — 2, 3 e t  10. Bracelets en jais . — 4. T asse  à lai t en  poterie. — 5. Bracelet  
en  ja is  raccommodé . — 6. Vase  en poterie. —  7 e t  11. Bracelet s  en bronze en  forme de tonneau. — 8. Urne décorée  en poterie. —  
9. Pu isoir ,  décoré, en bronze. — 12. Urne funéraire décorée . — 13. Vase de parade en  bronze. — 14 e t  18. Urnes funéraires  décorées  
en  poterie. — 15. Urne en  poterie. — 16 e t  17. Coupes en poterie. —• 19. Ass ie tte  de parade en poterie. — 20 e t  24. P laques  de 
ce in ture  en bronze repoussé .  — 21. Phalère  en  bronze  évidé.  — 22. Plaque de ce inture en bronze. — 23 et 25. Pendent if s  en bronze.  
— 26. Chaîne de cou ou de ce inture en  bronze. — 27. Bracelet  en bronze. — Les  nos l e t  7 provie nnent de T ou ssen  (Corn. Obfel- 
den , Zur.) ; 2, 3, 5, 10, 23, de Sub ingen  (Soleure) ; 4, 6, 8, 14, 17, de N iederweningen  (Zur.) ; 9, 25, 26, du Montlingerberg (Corn. 
Oberriet, Saint-Gall) ; 11 d ’Ulnau  (Zurich) ; 12, 15, 16, 18, de k reu z l in g en  (Thurgovie) ; 13, de Grächwil (Com. Meikirch, Berne) ; 
19, de Hard (Com. Obergösgen, Soleure) ; 20 e t  22, de W ies l is te in  (Com. W angen , Zurich) : 21, de Trey (Vaud) : 24, de Bofflens 
(Vaud) ; 27, de R uss ik on  (Zurich).



O B J E T S  D U  D E U X I È M E  A G E  D U  F E R  (L A  T È N E ) .

1 e t  2. Épées  en  fer. —  3. P o in te  de lance en fer a vec  doui lle . — 4 e t  5. Haches  en  fer, avec  manch e.  — 6. Couteau à hach er  en  
fer. — 7. Couteau en  fer  a vec  man ch e recourbé. — 8. Ciseaux en fer. — 9. Couteau en  fer avec  anneau . — 10 e t  11. F ibu le s  en  fer. 
— 12. Chaîne de ce in ture  en  bronze du XVankdorffeld (Berne). Période II. — 13 e t  14. Bracele ts  en  bronze du Wankdorffe ld  (Berne).
—  15. B ou cle  de ce in ture en bronze — 16. B racele t  en verre du Wankdorf fe ld  (Berne). — 17. A nn eau x  de ce inture en bronze. — 
18. B race le t  en  bronze. — 19. B racele t  en  verre  de M ettm enstet ten  (Zurich). Période II. — 20 et  21. Anneaux  e t  pendent i f  en bronze.
— 22 e t  23. Torq ues  en  bronze e t  perle en  poter ie  de Diepfiingen (Bâle-CampagnëJ. — 24. Saumon de fer  de B e d in g e n  (Zurich). —  
25. F ibu le  en  bronze de Broc (Fribourg) . Periode I. — 26. S ta tu ette  de bél ier en bronze. — 27. Chaudron en bronze raccommodé. — 
28-30. Céramiques. — 31. Boucli er  en bois  avec umbo.  — L es  trou vail les  de la stat ion  de La T en e  (nos \  à 11, 15, 17, 18, 20, 21, 26, 
27, 28-31) p ro v ienn en t  des  pér iodes  II et  III.
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G ruyère, de Saint-Sulpice (Vaud) et de Yevey ; dans 
les Alpes, nous avons les riches nécropoles valaisanncs, 
n o tam m en t dans la région de C onthey et de Bierre : 
dans les Grisons les é tablissem ents de T runs (Dar- 
vela) e t de Mesocco (C astaneda e t Cama) ; enfin dans 
le Tessin, les cim etières de Giubiasco, Gudo, Castione, 
e tc ., caractérisés p a r leurs parures lourdes et m assives. 
T out récem m ent à llâlc (usine à gaz), on a exploré un 
g ran d  village du deuxièm e âge du fer. —  Voir les a rt. 
des localités précitées, e t L a  T èn e , C e l te s ,  H e lv è te s .  
— A S A . —  J S G  U. —  Prühisl. Zeitschrift. — Revue des 
études anciennes. — Pro Alesici. —  Heierli : Urgesch. 
der Schweiz. — K. Schum acher : Die Hallstatt-Kulturen  
am  M ittelrhein, dans Prähist. Zeitschrift 11 et 12. — 
Yiollier : Sépultures du second âge du fer. —  P. Rei
necke : Z ur K enntnis der La Tene-Denkmüler der Zone 
nordwärts der A lpen , dans Festschr. zur Feier des öO 
jäh r. Bestehen? des r ö m .- germ. Zentralm us. in  M ainz,
1902. —  P. Vouga : La T'ene. [ E .  T a t a r i n o f f . ]

F E R  ( I N D U S T R I E  D U ) .  Quoique des gisem ents 
de m inerai de fer soient répandus u n  peu p a rto u t en 
Suisse et que | industrie  des m achines y soit très déve
loppée, n o tre  pays n ’occupe dans la p roduction  du fer 
q u 'u n  rang  très inférieur. Pour l ’h isto rique de l'exp lo i
ta tio n  et la  p rép ara tio n  du ruinerai, voir a r t.  .Mines. 
C’est vers 1600 que le p rem ier hau t-fou rneau  est m en
tionné à U ndervelier ; d ’au tres  s'é levèrent dans la suite 
à  Bellefontaine, Courrendlin, D elém ont, Rondez, Gäns- 
b runnen , Glus et Choindez. P resque tous fu ren t en ac ti
v ité  ju sq u ’au m ilieu du X I X e s. D ans to u te s  ces en tre 
prises, de même que dans les fonderies, on em ployait le 
charbon  de bois, ce qui é ta it très onéreux. Aussi, dès 
l ’o u v ertu re  des lignes de chem in de fer, l ’in d u strie  n a tio 
nale du fer ne put-elle  pas sou ten ir la concurrence contre 
l'é tran g er, de sorte  que dès le dernier q u a rt du X IX e s., 
un seul hau t-fou rneau , celui do Choindez, p eu t subsister. 
Le fer q u ’on y p répare  sert à la fonte de tu y au x . On n ’y 
fa it plus de fer à forger ni d ’acier.

Le trav a il de la ferraille et du fer cru pour la confec
tio n  d ’objets façonnés est fait dans les lam inoirs et les 
forges de Gerlafm gen e t d ’Em m enw eid, ainsi que dans 
un  certa in  nom bre de fonderies ra ttach ées à des ateliers 
de construction  m écanique. La m atière  prem ière est en 
grande  p a rtie  im portée de l’é tranger. — Voir a r t. M a 
c h i n e s ,  I n d u s t r i e  d e s .  — Max Ilo ttin g e r : Geschichtl. 
aus der Schweiz. Metall- u M asch inen industrie .— Rei
chesberg : Handwörterbuch (avec bibliographie). [L. S.] 

F E R D I N A N D O .  Religieux franciscain de Yieo- 
M orcote, don t on ne connaît pas le nom  de fam ille ; 
p e in tre  en m in iatures. Avec fra B onaven tu ra  de Varese 
il peignit en 1685-1686 les livres de chœ ur du couvent 
de S an ta  M aria degli Angeli à Lugano (au jo u rd ’hui 
à la b ib lio thèque cantonale). Ces m in iatures sont in té 
ressan tes au  poin t de vue de l’héraldique des ordres 
m end ian ts . — Voir Die Schweiz 1916. — A L B K .  — 
S K L .  [C. T.]

F E R E G U T T I  ( F E R A G U T T I ) - V I S C O N T I ,  A d o l 
f o ,  de P u ra  (Tessin), pe in tre  d ’histo ire e t de p o rtra it,

* 25 m ars 1850, f  à  Milan 
10 m ars 1924. exposa en 
Italie dès 1877 à Berne, 
B erlin et Paris. Il o b tin t à 
Milan en 1882 le p rix  du 
prince H u m b ert, et à Mu
nich en 1891 la médaille 
d ’or. Oeuvres principales : 
Cristoforo Colombo (palais 
Crespi à Milan) ; Ju s  p r i
mae noctis (château de 
Milan) ; Maghe. persiane 
(m usée Caccia à Lugano), 
etc. — Galli T am burin i : 
Guida del Malcantone. — 
BStor. 1891. — DSC. —  
A L B K .  — S K L .  — Po
polo e Libertà 1924, 
n° 61. [C. T.]

F E R E M U T S C H j U rs- 
Adolfo Feregutti-Visconti. JOSEF, de Granges (Soleu-
P ’après une photographie. re), 23 oct. 1827-1 i sep

tem bre 1887, in s titu teu r à Granges 1855-1887, s ’est 
occupé des écoles et du  chan t dans le can ton , chef 
des rad icaux  dans le Leberberg. [ J .  W a l t e r . ]

F E R E N B A L M  (C. Berne, D. Laupen. Y. D G S). 
Com. e t paroisse, à laquelle ap p artien n en t plusieurs 
ham eaux . La paroisse se divise en Ferenbalm  bernois, 
iden tique à la Com. civile, et Ferenbalm  fribourgeois 
avec Agriswil, Büchslen, G em penach et L'imiz. 
Le nom , à  l ’origine Verren-Balm  (aussi Niederbalm ) 
indique le B alm  ( =  baum e) éloigné de Berne par opposi
tion à O berbalm  (D. Berne). Balmo fu t donné (962) p a rle  
roi Conrad de Bourgogne à l 'abbaye  de Payerne. L ’église 
de Balmettes est m entionnée dans le cartu la ire  de l'évé- 
ché de L ausanne 1228. Elle é ta it dédiée aux sain ts Pierre 
et Pau l. Avec la collation, et les au tres biens à Feren 
balm , elle passa de l ’abbaye de Payerne à la seigneurie 
d ’Oltingen, puis au com te de N euchâtel, Conrad de 
Fribourg , e t de ce dernier à Berne en 1412. En 1427, 
l'o rd re  teu to n iq u e  acqu it le d ro it de pa tronage  qui, 
pa r su ite  de la suppression de l ’ordre en 1484 passa au 
chap itre  de Saint-V incent et en 1528 à la ville de Berne. 
La cure a été bâ tie  en 1746. P rès de l'église se tro u v a it 
le sanc tua ire  de Sain te-R adégonde, d é tru it  en 1534 
pa r ordre du gouvernem ent. R egistres de bap têm es dès 
1553, de m ariages dès 1705, de décès dès 1747. — Voir 
Zeerleder : Urkundenbuch I. — Mülinen : Beiträge I I . 
—  Ja h n  : Chronik. — B enzerath  : Kirchenpatrone der 
alten Diözese Lausanne, 123. — L ohner, 88. — Th. 
de Q uervain : Kirchl. u. soz. Zustände, 108. — W ehren : 
A m t Laupen, 113. [H .  Tr.]

F E R I A ,  G o m e z  S u a r e z  d e  F i g u e r o a  y  C o r d o v a ,  
duc d e ,  * 1587, envoyé ex traord ina ire  d ’Espagne en 
France 1610, gouverneur de Milan 1618-1626. Il sou
tin t' les soulèvem ents de la V alleline contre les I I I  Li
gues. Après le m assacre des p ro tes tan ts  dans la Val- 
ieline en 1620, et les expéditions m alheureuses des 
Grisons dans cette  vallée, qui en fu ren t la conséquence, 
il conclut le 6 février 1621, avec la Ligue Grise catho 
lique, un  tra ité  en v e rtu  duquel il s ’engageait, sous 
certaines conditions, à re s titu e r la Val!cline. Le refus 
q u ’opposèrent à ce tra ité  les comm unes pro testan tes, 
et l ’entrée des A utrichiens dans les Grisons, le poussè
ren t à  occuper C hiavenna le 27 octobre 1621. Le 25 
jan v ie r 1622, les I I I  Ligues signèrent avec F eria  un 
accord par lequel elles renonçaien t à la Valteline et à 
Borm io. E n  1623, Feria ém it aussi des p ré ten tions sur 
Mesocco, q u ’il d u t abandonner. Feria conduisit, à  t i 
tre  de général, une arm ée espagnole en Allemagne 
en 1633-1634. f  à Munich 1 I jan v ie r 1634. — Voir 
L L . —  R o tt : Repr. diplom . I I I - IY . — Fort. Spre
cher : Kriege und Unruhen. —  P. C. P lan ta  : Ge
schichte von Graubünden. [L. J.]

F E R  IN IS ou F E R I N O ,  BENEDETTO de. Voir 
F e r r i n i .

F E R L E N S  (C. F ribourg , D. Glàne, Com. Masson- 
nens. V. DGS). H am eau. Fredìngis, 929 ; Ferlens, 1146 ; 
Fellens, 1367 ; Ferlin, etc. =  chez les descendants de 
F rid (il)o ,  dérivé de fridu =  paix  (F örstem ann  I, 528). 
Il fo rm ait une p e tite  seigneurie où les com tes de 
Savoie, les couvents de la  Fille-D ieu, d 'H au teriv e , 
de H a u tc rê t et des A ugustins, les familles de Blonay, 
de C hallant, etc., euren t des p ropriétés et des droits. 
En 929, le m onastère de Saint-M aurice d ’Agaune ab an 
donna à un  nom m é T urim bert l ’u su fru it de ses terres 
à Ferlens. D écouverte de tum uli en 1874-1875. S ta 
tu ts  com m unaux en 1769. Au spirituel Ferlens dépendait 
de la paroisse d ’Orsonnens ; dès 1665, il dépend de 
celle de M assonnens.

Une famille noble du même nom , qui se ra tta c h e  soit 
à Ferlens de Fribourg , soit à Ferlens de V aud, ap p ara ît 
de la prem ière m oitié du X I I e s. à la prem ière m oitié 
du X V e s. —  K uenlin  : Diet. — Jaccard  : E ssai de topo
nymie. —  S tadelm ann  : Études de toponymie. — Dellion : 
Diet. — Regeste frib . — Arch. d ’E ta t  F ribourg  : Da- 
guet, généalogies. [ B æ s i v . ]

F E R L E N S  (C. Vaud, D. Oron. Y. DG S). Vge 
m entionné dès le X I I e s., dans le cartu la ire  de H a u t
crêt et qui dépendit tou jours de la seigneurie d ’Oron. 
Un Giroud de Ferlens est m entionné en 1226. Il faut 
probablem ent lui ra tta c h e r  une famille de nobles de Fer-
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lens, connue au  X IV e s., dans la  B royé, spécialem ent 
dans la  région de L ucens-R om ont. —  D H V .  [M. R.] 

F E R L I N .  F am ille  noble, de F ranche-C om té, qui a  
donné : —  1. R ic h a r d ,  châte la in  de G randson 1434, 
bailli d ’Orbe pour les Chalon la m êm e année. —  2. 
A n d ré ,  ch â te la in  d ’A ubonne 1553. —  3. C la u d e , sei
gneur d ’Orzens en 1562. Les Ferlin  possédèren t aussi 
la seigneurie d ’Y ens.—  RFQ . [M. R.]

F E R L I T T E ,  F E R L I T T O ,  GAUTIER. C apita ine  i ta 
lien, qui se rv it la R épublique de Genève e t se d istingua 
p e n d an t la  guerre de 1589 à  1590. G ratifié  de la  b o u r
geoisie en 1599, il fu t m em bre du Conseil des D eux- 
Cents en 1633 ; t  à  Genève 1644. —  Voir Sordet : 
Diet. —  G au tie r : H ist, de Genève. [C. R.l

F E R M E  D E S  R E V E N U S .  Voir ABRI.
F E R N  A M O N T ,  J o i i a n n - F r a n z - B a r w i t z ,  baron  de, 

m ajo r général de l ’em pereur F e rd in an d  I I ,  fit. irru p tio n  
le 6 ju in  1635 dans la  vallée de M ünster (Grisons) et 
s ’av an ça  le 13 ju in  p a r l ’U m b ra#  et la  vallée de F raela  
ju s q u ’à  Borm io dans le b u t  d ’opérer sa jo n ctio n  avec 
l ’arm ée espagnole du com te Corbelloni qui cam pait au 
b o rd  du  lac de Corne. Le 27 ju in  dans la  vallée de Li- 
vigno e t le 3 ju ille t à  Mazzo, il fu t  co n tra in t de céder 
à  la  ta c tiq u e  du duc de R ohan e t de b a ttre  en re tra ite  
dans le T yro l. Le 31 octobre une  seconde te n ta tiv e  fu t 
la cause d ’u n  grand  désastre  dans la  vallée de Frae la . 
A la  fin de novem bre il se re tira  avec ses troupes 
en Souabe ; f  g l 649. —• Voir R o tt  : Représ. dipi. 
V. —  F . Sprecher : Kriege und  Unruhen  I I .  —  Ul. v. 
Salis : D enkw ürdigkeiten. —  P ie th  : Die Feldzüge des 
Herzogs Rohan. —  L L .  [Hans Roth.]

F E R N A Y ,  de .  Fam ilie  noble, p ro b ab lem en t d ’ori
gine savoyarde , m entionnée à R om ont e t dans le d is tric t 
de la  Glane au  X I I I e e t au  X IV e s. —  1. H u m b e r t ,  che
valier, ch â te la in  de R om ont e t de M oudon 1249. Il 
fu t l ’u n  des a rb itre s  qui te rm in èren t le différend en tre  
l ’évêque Je a n  de Cossonay e t l ’Église de L ausanne 
d ’une p a r t,  e t Am édée et P ierre  de Savoie, d ’a u tre  p a r t  
(1244) ; P ierre  de Savoie le délégua com m e a rb itre , 
en 1255, dans le conflit des bourgeois de F ribourg  avec 
le com te R odolphe de G ruyère et d ’au tre s  v assaux  et 
p a rtisan s  de la  Savoie. Il légua 45 livres lausannoises 
à  l ’ab b ay e  de H au teriv e  qui d u t s’engager à  d is tribuer 
chaque année, à  R om ont, le lund i de la  P en tecô te , une 
ra tio n  de pa in  e t de from age à 366 p au v res. —  2. J e a n ,  
donzel, d ev in t seigneur de Vuissens p a r son m ariage 
avec. A gnele tte  de P o rta lb a n , a v a n t 1364. —  Voir
F R B  I I . —  A m m an : La seigneurie de Vuissens, dans
A F  1923. [J. N.l

Fam ille  m entionnée dans le P ay s de V aud du  X I I I e 
au  X V e s. —  P i e r r e , seigneur de Lullin , en 1369, 
époux d ’Isabelle  de V ulliens, qui lu i a p p o rta  la sei
gneurie p a te rnelle . —  G u i l l e m e t t e , dam e de L ullin  et 
de Vulliens qui épousa T hom as de Genève auquel elle 
a p p o rta  ses te rres . [M. R.]

F E R N E X ,  d e ,  F E R N  AY,  de ,  puis F E R N E Y .
Fam ille  noble t i r a n t  son nom  de la 
te rre  de Fernex . Citée dès le X I I e s., 
p u issan te  au  X V e s., de to u t  tem ps en 
re la tio n  avec Genève, genevoise p a r la 
bourgeoisie certa ine  de p lusieurs de 
ses m em bres, en tre  au tre s  celles de 
Jean , 1481 ; P ierre, 1489, Michel, 1495. 
—  A rm oiries : écarte lé, au x  1 e t 4 
d ’arg en t au  lion de gueules, a u x  2 et 
3 degueules a u l io n d ’a rg en t. —  1. Amé
d é e , syndic 1391. — 2. P i e r r e ,  syndic 

1505, 1506, 1508, 1512 —  3. J e a n ,  syndic 1501. — 
4. P i e r r e ,  syndic 1519-1520, p a rtisa n  du duc de Savoie, 
u n  des p rin c ip au x  condam nés de 1526. —  5. F ra n ç o is ,  
seigneur de Bessinge dès 1554. —  6. M ic h e l, dép u té  au 
duc e t à  la  duchesse de Savoie à  Verceil en 1495. — 
7. L o u is , 1752-1829, fo n d a teu r d ’une  école e t d ’une 
église p ro te s ta n te  à la  N ouvelle-O rléans. — 8. C h a r le s -  
P i e r r e ,  1787-1849, consul suisse à T urin , chef d ’une 
b ranche  qui com pte p lusieurs chevaliers de la  couronne 
d ’Ita lie . — Voir Galiffe : Not. gén. I I ,  194. —  Regeste. 
—  Foras : A rm orial de Savoie. [C. R.]

F E R R A C H  (C. Zurich, D. H inw il, Com. R ü ti. V. 
D G S y .  Yge. En 998, Ferren  ; en 1238, Verrich ; en 1468,

Varrich. F e rrach  fo rm ait une com m unau té  de p e tits  p ro 
p rié ta ires libres, sur lesquels les com tes Diet.helm et 
K ra ft de Toggenbourg possédaien t des d ro its d ’avouerie. 
Opprim és p a r ceux-ci, les p rem iers concluren t en 1238 
un  accord avec le couvent de R ü ti, selon lequel ce d e r
nier ra c h e ta it  F e rrach  au x  com tes pour la  som m e de 80 
m arcs d ’a rgen t. Les hom m es libres rep riren t leurs 
biens-fonds en fief h é réd ita ire  du couvent, m ais t in 
re n t à conserver leu r indépendance, ce que R iiti d u t 
leur g a ra n tir  dans l ’acte. Ce docum ent, réd igé en 
a llem and , est le plus ancien du pays de Z urich : il 
fu t renouvelé en 1447. Dès lors, F e rrach  ne cessa d ’ap 
p a rte n ir  à  R ü ti. —  Voir UZ. —  G. S trick ler : Gesch 
der Herrschaft G rüningen. —  F r. v. W yss : A b h a n d lu n 
gen zur Gesch. des Schweiz, öffentl. Reckts. [G. Str .]  

F E R R A R I .  Fam ille  grisonne du Misox, de Soazza et 
R overedo, é tab lie  aussi de nos jou rs à  Poschiavo, 
é te in te  à  C astasegna e t à  T runs. —  F a b i o ,  com m andait 
en 1635 un  escadron de cavalerie  dans la V oltoline, 
pour le service d ’Espagne. —  R u d o l f ,  p o d esta t de 
Teglio 1701. —  A n d r e a s ,  com m issaire en V alteline 
1735. —  H e r k u l e s ,  préfe t du d istric t de Moesa, d on t le 
chef-lieu é ta it R overedo, 1800. — Voir A S H R .  —  L L  — 
F o rt. Sprecher : Kriege und  Unruhen  I I ,  p. 137. [L . J . ]

F E R R A R I ,  d e  F E R R A R Y S ,  F E R R A R I O .  Très 
ancienne fam ille tessinoise, m entionnée dèsle  X I I I e s. et 
rép an d u e  dans un grand  nom bre de localités : Giornico, 
A quila, L ocam o, e tc . Les F errari de Lugano, de M endri- 
sio e t de Ludiano possèdent des arm oiries. Arm oiries  des 
F errari de M endrisio : deux lions affrontés te n a n t une  
grille carrée, au  chef chargé d ’une aigle (ém aux incon
nus). (V ariantes). —  1. F i n i b e r t u s ,  de Scona (Olivone), 
un des chefs en 1292 du p a rti de Guido Orelli rév o lté  
con tre  le gouvernem en t des chanoines de M ilan. Il se 
soum it à  A ngera le 17 février 1293. —  2. A n g e l i n o ,  
p rév ô t de B iasca en tre  1458 et -1484.—  3. A m b r o g i o  
F errarlo , de Bellinzone, com m issaire des m un itions en 
1499 ; il d irigea les t ra v a u x  de consolidation de la 
M ura ta. —  4. G i a n - G i a c o m o ,  de Lugano, cap ita ine  de 
G ian-Giacom o Medici, seigneur de Musso ; il p rit p a r t 
à la  b a ta ille  de C arate, où le Medici fu t b a ttu  p a r les 
E spagnols. E n  1533, il a cq u it du  couven t de San Carpo- 
foro de Còme, p o u r 770 écus d ’or sol, la ju rid ic tio n  féo
dale sur Son vico. + 1552. —  5. G i a n - G i a c o m o ,  de 
L udiano, lie u ten a n t du bailli de Blenio en 1608, de 
m êm e que —  6. G i o v a n n i ,  en 1652 e t 1654. —  7. C a r l o  
F errarlo , de Arzo, scu lp teu r. E n  1664 il t ra v a illa it  à 
R om e, e t en 1681, est m entionné comm e a y a n t t r a 
vaillé dans l ’église paroissiale  de M endrisio. —  8. DO
MENICO, de L ugano, m a ître -co n stru c teu r. D ans la  se
conde m oitié  du X V I I I e s. il tra v a illa it  à  la  co n stru c 
tion de la  foresteria de la  ch artreuse  de Pise ; il co n stru i
sit ensu ite  des m aisons à  Gorgona. —  9. M a r t i n o ,  de 
Lodrino, * vers 1742, t  2 sep t. 1822. Sous-préfet pour 
la R iv iera  sous la  R épublique he lvétique ; m em bre 
de la  com m ission pour la  co n stitu tio n  can tonale  1801, 
dép u té  à  la D iète tessinoise 1802, m em bre de la  com m is
sion chargée de l ’organ isation  du nouveau  can ton  1803. 
D éputé  au  G rand Conseil 1803-1821, p résiden t du  tr i
bunal de la  R iv iera  ju sq u ’à sa m o rt. —  10. E l v e z i o ,  
p e in tre , * à  Genève 23 m ars 1872, exposa à  Genève en 
1895. —  11. A c h i l l e ,  * 6 ju ille t 1876, professeur à 
l ’école de com m erce de Bellinzone, puis à  l ’école n o r
m ale des garçons de L ocam o ; d irec teu r de cet é tab lisse
m en t dès 1923. —  Pom et.ta : Come il T icino. — Ba- 
roffio : Storia del C. T icino. —  M eyer : Blenio u . Le- 
ventina. —  M onitore di Lugano  1923. —  S K L .  —  A H S  
•1914, 1916, 1918. — BStor. 1883, 1885, 1891, 1906, 
1911,1915. —  L L . [C. T r e z z i n i . ]

F E R R A Z Z I N I , L u i g i ,  de M endrisio, a rch itec te , 
* 17 février 1822 à  M endrisio, f  19 ju ille t 1893 à L u
gano, é tu d ia  à  Moscou et à  Sain t-P étersbourg , colla
bora  à la construction  du chem in de fer M oscou-Saint- 
Pé tersbourg , puis trav a illa  au  palais de Czarskoye- 
Zelo. Bourgeois d ’honneur de Sain t-P étersbourg , a t t a 
ché comm e arch itec te  au  m in istère  des affaires é tra n 
gères. Chevalier de l ’ordre de S ain t-S tan islas, conseiller 
académ ique, vice-consul de Russie à T rieste 1864-1867. 
—  B Stor. 1898. —  B ianchi : A rtis ti T icinesi. —  Benois : 
Lugano e dintorni. —  S K L .  [C. T.]
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F E R R E L .  Fam ille  noble vaudoise citée dans la  ré 
gion de Cossonay de 1180 à 1330. —  RFQ. [M. R.] 

F E R R E N B E R G  (C. et D. B erne, Com. Bolligen. V. 
D GS). Ferrenberg  form e l ’un  des q u artiers de la  paroisse 
de Bolligen et su iv it te so rt de celle-ci. E n  1255, Ver- 
rechperg ; en 1300-1340 Verrisperg ; en 1353 Versper.
—  F R B .  [L. S.] 

F E R R E R A  ( A U S S E R -  e t  I N N E R - ,  C an iC Ü L )  (C .
Grisons, Cercle Scham s. V. D G S). Deux comm unes 
rom anches réform ées situées à l ’entrée de la vallée de 
Vais. E n  am o n t du  p o n t, d it S ilberbrücke, à Ferrera , 
se tro u v a ien t de riches m ines d ’a rgen t, de cuivre e t de 
p lom b, encore exploitées au  X V IIe s. p a r  le baron  Tho
m as von H aldenste in . R egistres de bap têm es dès 1749, 
de m ariages dès 1758, de décès dès 1757. —  Voir Spre
cher : Reit. Chronik. —- S errerhard  : E infalle  Delinea
tion. [li. v.]

F E R R E T T E  (en all. P f i r t ) .  Ville e t ancien com té en 
H aute-A lsace, qui fu t acquis en 1272 pa r H enri de N eu
châtel, évêque de Bàie, et rem is en fief à U lrich, comte 
de F  e rre tte . Co fief passa p a r m ariage à  la m aison d ’Au
triche, e t en 1648 à  la  F rance. Les com tes de Ferretto  
rem plissaient à  la cour des princes-évêques de Bâle 
les fonctions de g rand-m aréchal. L ’un de ces com tes — 
B e r t h o l d ,  fu t chanoine de la  cathédrale  de Bàie, 
p révôt de M outier-G randval 1243-1249, et évêque de 
Bâle de 1249 à sa m ort, 10 déc. 1262. —  T rou illat I I ,  
in troduction . — V au trey  : Histoire des évêques de 
Bâle. [G. a J

F E R R E Y R E S  (C. Vaud, D. Cossonay. V. D G S). 
Com. e t Vge. E n 814, Ferrarias ; en 1011, Ferrieris ; 
en 1049, Ferrarias ; en 1226, Ferneres. La prem ière 
m ention  de F erreyres se tro u v e  dans une in te rpo lation  
d ’une charte  de Louis le D ébonnaire en faveur de 
l ’église de L ausanne en 814. Il a p p a rtie n t encore 
en p a rtie  à  cette  église en 981, et en 1011 le 
roi R odolphe I I I  d u t le lui ré trocéder. Cependant, 
dès ce m om ent, le couvent de R om ainm ôtier y 
a v a it un  dom aine q u ’en 1049 les seigneurs de 
G randson en v ah iren t et p illè ren t. Le couvent se p lai
gn it au pape Léon IX , m ais ces seigneurs s ’y m ain tin 
ren t néanm oins, e t ils p a raissen t avoir constru it le 
ch âteau  de la  S arra  su r son em placem ent. Le village 
fit dès lors p a rtie  de la baronnie  de la Sarra. Il form a en 
1628-1650 une seigneurie particu lière  en faveur d ’une 
branche de la  fam ille de Gingins. Un im p o rtan t trésor 
de m onnaies des X I e et X I I e s. a  été tro u v é  à Ferreyres. 
Une fam ille noble a  p o rté  le nom  de Ferreyres au  X I I e s.
— D H V . [M. R.] 

F E R R I .  Fam ille tessinoise m entionnée à  Lam one en
1468 e t à  M orcote en 1589. — 1. F r a n c e s c o ,  prêtre , 
d o n t la  cand idatu re  à  la paroisse de Sonvico, en 1728, 
n ’a y a n t pas été acceptée, donna lieu à un  grand  con
ili t. Il é ta it curé en 1752 de San Carlo dei Milanesi 
à R om e. —  2. F e lic e ,  g raveur, * 14 m ai 1807 à L a
m one, f  27 m ars 1883 à Lugano. Professeur ad jo in t à 
l ’école d ’ornem en ta tion  de l ’académ ie de Milan, p ro
fesseur au  collège Lam oni à  Muzzano 1836, puis à celui 
de G. C urti à Cureglia. Il o u v rit une école de dessin 
à Tesserete et fu t de 1847 à sa m ort professeur de dessin 
à  Lugano. Il a  laissé de nom breuses gravures. Son chef- 
d ’œ uvre est une collection de 25 grandes planches re 
p ro d u isan t des bas-reliefs de la cathédrale  de Lugano. 
Elle lui v a lu t en 1857 le t itre  de m em bre correspondant 
de l ’In s t i tu t  des a r ts  de Londres. Chevalier de la cou
ronne d ’Ita lie  1871. —  3. G i o v a n n i ,  * 1837, professeur 
au  lycée can tonal de Lugano dès 1857 où il organisa 
l ’observato ire m étéorologique ; recteu r du lycée 1877- 
1880 e t 1913-1914. M embre de la  comm ission fédérale 
de m étéorologie 1905 ; co llaborateur au Republicano, 
à  la  réap p aritio n  duquel il con tribua  en 1860. A publié 
de nom breux  tra v a u x  sur la m étéorologie, en tre  au tres : 
Notizie sul d im a  di Lugano , 1872 ; Il d im a  di Lugano 
nel cinquantenoni 1864-1914, etc. —  Bianchi : A rtis ti 
ticinesi. —• Franscin i : La Svizzera italiana. —  Educa
tore 1908. — BStor. 1883. —  D SC . —  S K L .  [C. Trezzini.] 

F E R R I E R .  Fam illes genevoises. L ’une, originaire 
d ’Uzès en L anguedoc, établie à  Genève à  la fin du 
X V IIe sf, a donné p lusieurs banquiers et m em bres 
du Conseil rep résen ta tif, don t —  1. J e a n - H e n r i ,  1798-

1872, député  au  Conseil rep résen ta tif, à la  C onsti
tu a n te , au G rand Conseil, présiden t du tr ib u n a l de 
com m erce. —  2 .  J a c o b -C a m i l l e , 1831-1906, av o ca t et 
rom ancier, a u te u r de Le baron Bernard, Castroleone, e tc.
— L ’au tre , originaire de Poyols en D auphiné, établie 
à Genève à la su ite  de la révocation  de l ’É d it de N antes.
—  1. J e a n - F r é d é r i c , 1794-1848, pe in tre  sur émail ; 
sa fem m e, née Georgine Gex, t  1868, fabuliste . — 2. 
H e n r i - J e a n - F r a n ç o i s , 1831-1903, pasteu r aux  Eaux- 
Vives, m em bre du Consistoire, m o déra teu r de la  Com
pagnie des p asteu rs . —  3. J e a n - F r é d é r i c , * 1866, pas
te u r  à Bex, Versoix et aux  E aux-V ives, m em bre du 
Consistoire, m od éra teu r de la Compagnie des pas- 
leurs. [W. F.]

Une fam ille F e r r i e r , neuchâtelo ise, originaire des 
Verrières est m entionnée dès le X V Ie s.

F E R R I E R ,  s a i n t  V i n c e n t ,  1350-1419, fils cadet 
d ’un n o ta ire  en vue de Valence, enseigna p en d an t peu 
de tem ps, puis dès 1377 prêcha la pénitence en Espagne, 
en F rance, en Ita lie , e t de décem bre 1403 à m ars 1404 
en Suisse, spécialem ent dans les cantons de Fribourg, 
de Genève et de Vaud. Le gardien  du couvent des 
franciscains de F ribourg , F riedrich  von Am berg, 
tran sc riv it ses serm ons en la tin . Ses quelques au tres 
400 serm ons im prim és sont m al rédigés ; ses t r a i
tés De vita sp irituali et De vita Christi é ta ien t 
connus de sa in t Ignace lo rsqu’il rédigea son livre 
d ’exercices. Les écrits p rophétiques ne son t in té res
san ts que pour l ’histoire de l ’époque. Il corrigea son 
ouvrage de jeunesse : De moderno ecclesiae schismate 
(1380), lors de l ’édit d ’obédience de Perpignan en 
1416. t  5 av ril 1419 à Vannes (B retagne), il fu t 
canonisé en 1455 p a r son com patrio te, le pape Calixte 
I I I ,  de Valence. — Voir P . Sigism und B re ttle : San  
Vicente Ferrer und sein literarischer Nachlass dans 

la collection Vorreformationsgeschichtliche Forschun
gen X , X V I, p. 214. —  M atthieu-M axim e Gorce : Saint 
Vincent Ferrier. [P. S. B.]

F E R R I È R E .  Fam ille originaire de Besançon, reçue 
à la bourgeoisie de Genève en 1788: Elle a  donné plu
sieurs pasteurs . L o u is , 1767-1842 ; Jean-EMMANUEL, 
1804-1871 ; L o u is , * 1842, pasteu r à H yères, puis à 
Genève. —  F r a n ç o i s ,  1752-1839, pein tre  m in ia turiste  
qui eu t du succès à  la cour d ’A ngleterre e t à Moscou. — 
F r é d é r i C - A u g u s t e ,  1848-1924, D ' m ed., p r it  une 
grande p a r t  aux tra v a u x  de la Croix-Rouge comme m é
decin dès 1870, comme m em bre du Comité in te rnational 
dès 1884. P en d an t la guerre m ondiale, il se d istingua 
su rto u t dans le dom aine du rap a triem en t des prison
niers civils qui fu t son œ uvre. D éputé au  Grand Conseil 
1898-1901. —  Sem. litt. 1924, 289. —  Rev. inter, de la 
Croix-Rouge. — A d o l p h e ,  * 1879, professeur à l ’In s
t i tu t  R ousseau à Genève, pédagogue répu té  ; a u teu r de 
nom breux ouvrages don t : L ’école active ; L'école et 
la famille ; La loi du progrès ; La pratique de l’école 
active, etc. — Voir Ree. gén. suisse I, 254. — H eyer : 
L ’Église de Genève. [C. R.]

F E R R I È R E  (LA) (C. Berne, D. C ourtelary . V .D G S). 
Corn, et paroisse. Son nom  doit dériver du bas-latin , 
fodraria : rem ise pour le fourrage, et non de ferrarla, 
parce q u ’on n ’a jam ais trouvé, ni fondu de fer en ce 
lieu. La localité fu t fondée en 1590 par une centaine 
d 'ém igrés neuchàtelo is, de la seigneurie de Valangin, 
avec l ’au to risa tio n  de l ’évèque de Bâle, C hristophe de 
B larer. Elle p o rta it alors le nom  de Communauté des 
M ontagnes du H aut-Erguel. Sa constitu tion  est re 
connue, en 1623, par l ’évêque Guillaum e R inck de B al- 
denstein, m oyennant, pour ses ressortissan ts, de renoncer 
à leu r origine neuchâteloise et de p rê te r serm ent 
au prince et au H aut-C hap itre  de l ’évêché de Bâle. 
D u ran t la  guerre de T ren te  ans, en 1636, ce village fu t 
le siège d ’une v aste  foire où les Suédois v in ren t m ettre  
en ven te  leur b u tin  de guerre ; e t, en 1639, les mêmes 
belligérants b rû lèren t la localité, a v an t de se re tire r du 
pays. La Communauté des Montagnes fa isait p a rtie  de 
la paroisse de S ain t-Im ier, avec laquelle  elle eut, au 
d ébu t, de nom breux litiges qui ne fu ren t réglés q u ’au 
com m encem ent du X V II Ie s. E n 1767, pour favoriser 
La Ferrière qui ne possédait ni forêts, ni biens com
m unaux , le prince-évêque Simon-Nicolas de Montjoie
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lui fit. don du ch âteau  et du dom aine d ’E rguel. A cette  
epoque, le village av a it une certaine  n o to rié té  parce 
qu 'il é ta it  la résidence des frères A braham  et D aniel 
Gagnebin, m édecins e t n a tu ra lis te s  de renom . Sous le 
régim e frança is La F errière  dev in t le nom  officiel de la 
localité qui fu t ra tta c h é  à la paroisse de R enan, et depuis 
1861 elle est devenue in d ép en d an te , grâce à la cons
tru c tio n  d ’un tem ple  qui fu t  achevé en 1864. Popula
tion : 1813, 654 bah., 1890, 796. R egistres de paroisse 
dès 1864. — Voir A. D au co u rt : Diet. hist. —  P . César : 
Notice hist, sur le pays d ’Erguel. — H . Jo lia t  : H ist, du 
château d ’E rg u e l.—  Ja c ca rd  : T o p o n ym ie .— J.-L . H er
zog : La paroisse de La Ferrière dans Le Trait d ’Union 
Jurassien  1919-1922. [ H .  J o l i a t . ]

F E R R I N I .  Fam ille  orig inaire de B erzona (Onser- 
none), é tab lie  à L ocam o dès la fin du X V I I I e s. A r 
moiries : Coupé d 'o r et d ’azu r à une fasce d ’a rg en t b ro 
ch an te , l 'o r chargé d ’une aigle de sable accostée de 
deux fleurs de lys de gueules, e t l 'a z u r  d ’un  dex trochère  
d ’arg en t te n a n t une épée d ’or. (V arian tes). —  1. B e n e 
d e t t o  de Ferinis ou Ferino , a rch itec te  et ingénieur 
m ilita ire , t  à  Bellinzone le 30 sep tem bre  1479, pen d an t 
q u ’il d irigeait la co nstruction  du  ch âteau  de Sasso 
Corbaro ou d ’U nterw ald . On ne connaît pas son lieu 
d ’origine. E n  1456, il é ta it en tré  au  service du duc 
de Milan, puis en 1459 au  service de Florence. Il t r a 
vailla  aussi à Pav ie  (ch artreuse  e t château ), aux  fo rti
fications de Savone, co n stru is it les ch â teau x  d ’Abbia- 
tegrasso e t de V igevano, e tc . —  2. R i n a l d o ,  * 6 ju il
le t 1831 à  M ilan, f  21 jan v ie r  1908 dans la m êm e 
ville, d o n t il a cq u it l ’in d ig én a t en 1848 ou 1849. Il 
fit une b rillan te  carrière de professeur à Milan, de
v in t en 1873 m em bre de l ’In s t i tu t  lom bard  des scien
ces e t le ttre s , e t écriv it en tre  au tres  : Tecnologia del 
calore, 1878, e t Elettricità e M agnetism o, 1879. — 3. 
G i o v a n n i ,  * à L ocam o en 1836, f  9 novem bre 1878, 
fit en q u a lité  de m édecin les prem ières guerres de l ’indé
pendance ita lien n e. Il se d istingua p en d an t les épidé
mies de choléra de 1850, 1856 et 1867. Médecin du 
bey de T unis. A publié Del suicidio in  Italia, e t de nom 
breuses m onographies m édicales, n o tam m en t su r le 
choléra. Voir la liste  dans Catal. della Libreria Patria  
in  Lugano, 2. —  4. C o n t a r d o ,  professeur e t ro m an 
iste , fils du il" 2, * 4 avril 1859 à  M ilan, f  17 octobre 
1902 à Sun a (lac M ajeur), D r ju r . Professeur e x tra 
ord inaire  de d ro it rom ain  à Pav ie  1884-1887, professeur 
o rd inaire  à  Modène 1887-1890, à  Pav ie  dès 1894. A 
déployé une  a c tiv ité  scientifique ex trao rd in a ire . A côté 
de nom breuses publications d ’apologétique catholique, 
il a  publié  214 ouvrages et a rticles de revues. Il m o u ru t 
en odeur de sa in te té , e t les dém ar ches pour sa canoni
sa tion  on t dé jà  com m encé. — Voir BStor. 1879. 1886, 
1890, 1908. —  A L B K  (avec b ib l.). —  A L IS  1914, 1916. 
—  Schweiz. R und . 1914. —  Scuola cattolica 1912. —  Pel
legrini : Vita di Contardo F errin i. —  S K L .  [C. T .]  

F E R R O N I. N om  de fam ille d ’Arosio. A rm oiries : un 
dex trochère  v ê tu , te n a n t  une épée posée en pal et ac
com pagné au  can to n  senestre  du chef d 'u n e  fleur de 
lys ; ém aux  inconnus (va rian tes). —  P i e t r o ,  scu lp teur. 
* 16 octobre  1774, fit les s ta tu e s  de la  façade du lycée 
de Corne ; l ’au te l de l ’église de Sonvico ; le m aître -au te l 
de l ’église d ’Agno (1829), aidé pa r Giorgioli et sur les 
plans de F erd inando  A lbertolli ; les m édaillons de la 
façade du pala is du g ouvernem en t à  Bellinzone ; un 
m onum ent à C hristophe Colomb à  Gênes. —  A L B K . — 
S K L .  — B ianchi : A rtis ti ticinesi. —  Vegezzi : E sposi
zione storica. —  Fransc in i : La Svizzera italiana. — 
A nastasi : Passeggiate T icinesi. —  A H S  1918. [C. T.] 

F E R W E R .  Fam illes des can tons de Fribourg  et Zu
rich ; ancienne form e de Färber =  te in tu rie r .

A. C a n to n  d e  F r ib o u r g .  FERWER ( V e RWEr) .  F a 
m ille  f r ibou rgeo ise  é te in te ,  r eçu e  d a n s  la bourgeo is ie  
d e  F r ib o u r g  en 1359 et 1365. —  1. J e a n ,  d i t  H ens l i ,  
o r ig in a ire  de B res lau ,  * 24 j u i n  1355, v i n t ,  en 
1371, s ’é ta b l i r  à  F r ib o u r g ,  où  se t r o u v a i t  d é jà  son 
f rè re  N icolas ,  o b t in t  le d r o i t  de bourgeo is ie  en 1396, 
f u t  m e m b r e  d u  P e t i t  Consei l  1408-1422, f  1422 ou 1423. 
E n  1410, il fit écrire  p a r  le F ra n c i s c a in  G erh a rd  
d e  F ra n c o n ie  le t r è s  bel e x e m p la i re  d u  M iroir de 
Souabe qu e  p o ss è d e n t  les A rch ives  d ’E t a t  de  F ri -

I bourg. —  2. P e t e r m a n n , fils du  n° 1, * 28 sep tem bre  
1403, reconnu  bourgeois 1424, m em bre du P e tit  Conseil 
1433-1439, rec teu r de l’h ô p ita l de N otre-D am e 1435- 
1438. — 3. J e a n  dit Hensli, fils du n° I, * en 1414 ou 
1415, b annere t du  B ourg 1443-1444, m em bre du P e tit  
Conseil 1444-1448, tom bé à  la ba ta ille  de la N eu m att, 
le 29 m ars 1448. — Voir Büchi : Freiburgs Bruch. — 
A rchives d ’É ta t  F ribourg  : Livres de bourgeoisie I, II  ; 
M iroir de Souabe  ; Généalogie Schneuwly. [j. x.]

B. C an to n  de Z u ric h . F E R W E R  (nhd . Ferber). F a 
mille é te in te  de Zurich, m entionnée du X IV e au 
X V Ie s. Arm oiries  : d ’or au  m onogram m e de sable 
CF, accom pagné en po in te  de tro is coupeaux de si
nopie.— 1. K o n r a d , au M ünsterhof, p rév ô t de la  cor
p o ra tio n  des tisserands à  la S a in t-Jean  1355. —  Z ü r
cher Stadt- u . Steuerbücher. —  2, H e r m a n n , de son nom  
de fam ille O tt, au  M ünsterhof, bailli de B eiden e t de 
D ietlikon 1516 e t 1520. — B B  G I, 21. —  Glückshafenro- 
del von 1504. —  Dok. W aldm ann. [F. H.]

F E S T I ,  N i c o d ,  de Sallanches, habile  ju risconsu lte  
et n o ta ire , secrétaire  de l ’évêque de Genève en 1410, 
réd ac teu r des s ta tu ts  de Savoie 1430, v idom ne dé 
Genève 1445,, m em bre du Conseil épiscopal 1450, et 
conseiller de la ville de Genève. N a n t e r m e t ,  fils du 
p récédent, syndic 1467, secrétaire  du Conseil 1470. —• 
Voir Sordet : Diet. — Archives d ’E ta t  : R . C. [C. R.]  

F E S T I V A L  ( F e s t s p i e l ) .  Le festival suisse, te l qu 'il 
s 'e s t é tab li chez nous depuis la fête  com m ém orative de la 
ba ta ille  de Sem pach en 1886, p résen te  les caractères 
généraux  su iv an ts  : il est exécuté pa r le peuple, sans 
ré tr ib u tio n  des ac teu rs ; il fa it p a rtie  in tég ran te  d ’une fête 
p a trio tiq u e  e t son o b je t est égalem ent p a trio tiq u e . An
c iennem ent il y eu t déjà  des rep résen ta tio n s d ram atiques 
lors de festiv ités publiques ; a insi la Glückwiin- 
schung  de Jo h a n n  H aller, pièce allégorique jouée en 
1584 à Berne en l ’honneur des députés de Zurich. 
L ’ancien Tellenspiel fu t aussi fréquem m ent donné 
avec des rem an iem en ts, dans des fêtes p a trio tiq u es. E n 
1828 encore, les U ranais l ’exécu tèren t sur les lieux con
sacrés pa r la  légende, à  peu près sous la form e que lui 
a donnée G o ttfr. Keller dans son Grimer H einrich. Mais 
le ty p e  le p lus ancien et le plus rép an d u  de la  fê te  p a 
tr io tiq u e  com m ém orative é ta it cep en d an t le cortège 
h isto rique  ; ceux de Näfels et de Sem pach d a te n t du 
X IV e s. D ans la su ite  le cortège fu t costum é et term iné  
parfois pa r une scène d ram atiq u e , pan tom im e ou d ia
logue : ainsi la Mascarade patriotique  d ’A rth  que dé
crit le Schweiz. M useum  de 1784. Une grande rep résen 
ta tio n  p a trio tiq u e  en 4 actes fu t donnée en 1805 à la 
fête  de l ’U nion na tionale  à Sarnen pa r 150 h a b ita n ts  de 
Sächseln. Elle ava it un caractère  foncièrem ent suisse à 
re n co n tre  de la pièce allégorique, Das Verbrüderungs
fest, qui fu t jouée la  m êm e année à B erne en l ’honneur 
de la D iète p a r une tro u p e  allem ande. Mais dans la 
règle, e t ju sq u 'à  la fête de M orat en 1876, le cortège 
costum é, term iné  quelquefois par l ’exécution  d ’une 
can ta te , fu t la  form e trad itionnelle  de la fête com m é
m o rative . Seule la fê te  des v ignerons, à Vevey, cl’an ti- 
que trad itio n , s ’est m ain tenue  ju sq u ’à  nos jours sous une 
form e d ram atiq u e  de plus en plus grandiose. De m êm e la 
com m ém oration  de l ’Escalade de Genève a  conservé son 
originalité comm e coutum e populaire. Le cortège de 1923 
a  étésuiv i de la  rep résen ta tio n  d ’une pièce h istorique, 
La n u it de 1602. Le passage du cortège h isto rique  au 
v é ritab le  festival eut lieu en 1886 lors des fêtes ju b i
laires de Sempac.h, pour lesquelles on n ’av a it d ’abord 
prévu  q u ’un cortège avec can ta te . Le festival, dû  à la 
plum e de H einrich  W eber, en d ev in t l 'a t t r a i t  p rincipal 
et fit sensation . E n 1863 déjà, à  S tàfa, e t en 1882, à 
R ich te rswil, av a ien t été jouées en plein a ir de grandes 
pièces populaires h isto riques, mais n ’est que depuis les 
fêtes de Sem pach de 1886 que l ’exem ple donné lit école 
e t que l ’on com prit et com m ença et exploiter les a v a n ta 
ges de l ’éclairage n a tu re l de la scène en plein a ir ; 
ainsi dans le g rand festival joué à Schwyz à l'occa
sion des fêtes de la C onfédération, e t celui de la 
fondation  de Berne, donnés tous deux dans l ’été 1891. 
Les festivals h isto riques des années su ivan tes on t été 
ceux des fêtes du  P etit-B aie  1892, de N euchâtel, du 
R hein ta l saint-gallois et de Thurgovie, en 1898 ; de
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la ba ta ille  de D ornach  (Soleure), de Calven (Coire), en 
1899. Avec le tem ps la m usique p rit tou jours p lus ! 
d ’étendue  e t d ’im p o rtan ce  à côté de la com position  poé
tiq u e , en p a rticu lie r dans les pièces h isto riques de 
B erne, de N euchâtel et de Coire. E n 1901, trois cantons 
o n t célébré p a r des festivals leur entrée dans la Confédé
ra tio n  : Bàie, Z urich e t Schafïhouse ; Argovie e t V aud sui
v iren t en 1903. Les A ppenzellois com m ém orèren t de 
m êm e en 1905 la b a ta ille  du Stoos. Les plus im p o rta n ts  ' 
festiva ls des dernières années fu ren t M e B undesburg , ‘ 
joué  à l ’o u v ertu re  de l ’exposition  na tio n a le  de B erne en ' 
1914 ; La Fête de ju in ,  pour la com m ém oration  de l ’en
trée  de Genève dans la C onfédération, 1914 ; e t Die 
Schweizer au  t i r  fédéral d ’A arau  en 1924. —  Voir M. 
B ühler : Les fêtes nationales, dans La Suisse au X I X e s . 
I I I .  —  B S L  fase. V, 5, p. 175. —  M. Zollinger : E ine  
Schweiz. N ationalbühne. —  H elv e tian s : Die Frage der 
Schweiz. N ationalbühne. — P au l L ang : Bühne u. Drama  
der deutschen Schweiz. [O.v.G.]

F E T A N  (rom . K t  a n )  (C. Grisons, D. In n , Cercle Un- 
te r ta sn a . V. DOS). Vge e t Com. qui fit p a rtie  ju sq u ’au 
X I I I e s. du com té de V intschgau, puis de la ju rid ic tio n  
ty ro lienne  de N auders. Velane, 1150 ; in  vico Velano,
1161 ; du bas la tin  fetana  =  p â tu rag e  à  m outons. Le 
village eu t à  souffrir de la  guerre de So' abe en 1499 et 
de l ’incursion  des A utrich iens sous B aldiron en 1621. 
Incendies en 1723, 1794, 1885. U ne avalanche  em pori a 
13 m aisons et tu a  32 personnes en 1720. A ndreas- 
R osius a  P o rta , de F e tan , aum ônier au  rég im ent f ran 
çais de Salis-M arschlins, fonda à  F e tan  en 1793 l ’in s
t i tu t  a  P o rta , supprim é en 1869. Un In s t i tu t  alpin 
pour jeunes filles a été  ouv ert à  F e tan  en 1916. Regis- 
Ires de paroisse dès 1699. [ C .  C a m è n i s c h . ]

F É T IG N Y  (C. F ribourg , D. B royé. V. DOS). Vge, 
Corn, et paroisse qui a p p a rten a it à ia  seigneurie de Cugy. 
E n  1882, su r un  m onticu le  dé jà  fertile  en débris ro 
m ains. tu ile s , m onnaies, po teries, on découvrit un 
c im etière b ü rgende  co n ten an t plus de 150 tom bes, avec 
an n eau x , p laques de ce in tu ron  en bronze e t en fer, 
agrafes p laquées en or, etc. P resque au  m êm e endro it 
près de la  voie rom aine P ay  erne-Manières, on tro u v a , 
en 1877, les vestiges d ’un poste rom ain . E n 1490, Georges 
de Glâne, seigneur de Cugy, v en d it à  l ’h ô p ita l de Ro- 
m on t le tie rs  de la ju rid ic tio n  de F é tig n y  avec les d ro its 
féodaux  qui en d ép endaien t e t qui fu ren t achetés par 
F ribourg  eh 1507. De 1803 à 1816, F é tig n y  fit p a rtie  de 
la p réfec tu re  de Surp ierre. Il fu t  érigé en paroisse, dé
tachée de M énières, en 1517, pa r Sébastien  de Mont- 
faucon. R egistres de paroisse dès 17u0. Louis Dosson, 
d ern ier abbé du couvent de H au terive . é ta it originaire 
de Fé tigny  où il se re tira  en 1848 ( t  1853).

F é tig n y  a donné son nom  à une fam ille noble m en
tionnée du X I I e au X IV e s. Fam illes bourgeoises de
Fé tig n y  : Cosson, F o n ta ine , Goum az, R enevey, V orlet.
—  Voir Dellion : Diet. V I. —  K uenlin  : Diet. —  A S H F .
— É tr. fribourgeoise X V II. — Revue Suisse catholique 
X V III . [F. B r ü l h a r t . ]

F E T S C H E R I N .  Fam ille  bourgeoise de la ville de 
Berne. A rm oiries : de gueules à  une 
m arq u e  de m aison d ’a rg en t accom pa
gnée de trois étoiles d ’or et en poin te 
de tro is coupeaux  du m êm e. — A n 
to n ,  de M oudon, fu t reçu bourgeois 
en 1573, m ais la fam ille ne fu t adm ise 
q u ’en 1711 dans la corporation  du 
M aure. P lusieurs de ses m em bres 
fu ren t des ecclésiastiques, ainsi : —
1. Samuf.l-R u d o lf , * 1780, p asteu r
à Eggiw il 1807-1818, à  Sum iswald

de 1818 à sa m o rt 1851. Il s’occupa beaucoup des 
pauvres et de l ’école de sa paroisse ; am i de 
Jé rém ias G otthelf, m em bre fo n d a teu r de l ’in s titu tio n  
p our les pauvres de T rachselw ald , a u te u r  de : Jo 
hannes Haslebacher et de T opogr.-s la t .-Beschreibung  
der Kirchgemeinde Sum isw ald , inéd it, qui lui valu t 
la  m édaille d ’or de la Société économ ique de B erne. —
2. B e r n h a r d - I i iu lo l f ,  * 2 jan v ie r 1796, é tu d ia  la 
théologie à  B erne, Tubingue e t G ôttingue, d irec teur de 
l ’o rp h e lin a t de B erne 1823-1833, m em bre de la Société 
h e lvé tique  1829 et son p résiden t en 1843 ; m em bre de

la com m ission d ’éducation , du G rand Conseil 1833, 
conseiller d ’E ta t  1833-1846, il fu t renversé avec Neu- 
haus et se voua  dès lors au x  é tudes h isto riques. 1 1855. 
M em bre fo n d a teu r de la 
Société générale suisse 
d ’h isto ire , fo n d a teu r et 
p rem ier p résiden t de la 
Société d ’histo ire du can 
to n  de Berne ; a u te u r  de 
nom breux  tra v a u x  d ’his
to ire  locale, d o n t la liste 
se tro u v e  dans A H V B  
I I I .  — S B B  2. —  A D B .
—  Jahresb. der M ohren
zun ft 1916. —  3. G o t t 
l i e b - W i l h e l m , fils du 
n° 1,1818-1883, v icaire à 
T rub , D iessbach près de 
B erne e t Schangnau, 
m aître  au  progym nase 
de Berne 1846, puis au 
gym nase supérieur ; pu
blia les Recès de la D iète 
pour la période 1814- Eernhavil-RudoIf-jFetscI erin. 
1818. A u teu r de plusieurs D'après une lithographie, 
tra v a u x  d ’histo ire, don t
la liste  se tro u v e  dans S B B  3. — 4. R u d o l f - F r i e d -  
r i c i i ,  1829-1892, fils du n° 2, m édecin à  l ’asile d ’alié
nés de la  W aldau 1860-1875, d irec teu r de l ’é tab lis
sem ent de Sain t - U rba in  1875-1889, puis m édecin 
à L a M étairie près de N yon. —  S B B  4. —  Z Z  
33. [ D i n k e l m a n n  e t  H. Tr.]

F E T Z .  Fam ille grisonne, représen tée  encore à  E ins, 
à R häzüns et à K atzis. J a k o b ,  landam m ann  de la h au te  
ju rid ic tion  de R häzüns en 1776, de m êm e que B a l t h a 
s a r ,  en 1782. —  L L . —  1. J o h a n n - F r a n z ,  * en 1809 
à  Em s, p rê tre  1834, curé de C hurw alden 1839-18451 
prieu r de Vaduz 1849, chapelain à V aduz 1852, cha
noine non résiden t de Coire, f  le 18 ju ille t 1884 à Vaduz. 
C’est, à lui q u ’on doit le tran sp o rt d 'Innsb ruck  à  Coire des 

! «archives de Coire et du Tyrol ». P arm i ses tra v a u x  his
to riques nous citons : Die Schirmvogtei des Hochstiftes 
Chur und die Reichsvogtei in  der Stadt Chur, dans 
Kathol. Schweizerblätter, 1861 et 1862 ; Gedenkblälter 
an Carl R u d o lf von Buol-Schauenstein, 1853 ; Die 
Schirmvogtei des Hochslifts Chur und die Reformation, 
1866 ; Gesch. der kirchenpolit. W irren im  Freistaat der 
drei Bünde, 1875. —  G fr. X X , 39. —  A S  G IV, 345. — 
2. J o h a n n - A n t o n ,  * à  R häzüns 1816, professeur au 
sém inaire de St. Luzi, sex taire  à la cathédrale  de Coire 
1857. t  le 6 m ars 1871. A u teu r de : Das B istum  Chur, 
dans K K Z  1871. —  3. T h o m a s ,  * à Em s 1829, p rê tre  
1854, c.uré de Surrhein  1854-1861, de Bonaduz 1861- 
1875, a d m in is tra teu r du couvent de M ünster 1875-1897, 
chanoine de Coire non résiden t 1887 ; recteu r de la  
sta tio n  de V alcava 1897-1901. t  1916. —  Voir J .  Sim o
ne! : Die kathol. Wellgeistlichen. [I.. J.]

F E T Z E R ,  K a r l ,  de Rheinfelden, adversaire  de 
Seb. F ah rlän d er. En 1802, il fit p a rtie  de la comm ission 
exécutive opposée à F ah rlän d er ; et après la  chu te  de 
celui-ci d ev in t p résiden t de la  cham bre d ’ad m in istra tion  
à R heinfelden, m em bre du P e tit  Conseil d ’Argovie le 
26 avril 1803, d irec teu r du d ép artem en t de police. 
Dans la  su ite  il fu t à  p lusieurs reprises bourgm estre, et 
joua  un  rôle p rép o n d éran t lors du p a rtag e  des biens 
ecclésiastiques e t séculiers en tre  le can ton  d ’Argovie et 
le g rand  duché de Bade. — Voir B ronner : Der Kanton  
A argau. [F .  W.]

F E U C H T M A Y E R ,  J o s e p h - A n t o n ,  scu lp teur et 
I s tu ra ten e , * 1696 à  Linz près de Pfullendorf, fit de 

1762 ä 1768 les stalles du chœ ur e t des confessionaux de 
la cathéd ra le  de Saint-G all, ainsi que l ’o rnem entation  
p lastique du fro n to n  de la façade E st ; f  1770. —  J o 
h a n n - M i c h a e l ,  s tu c a teu r et scu lp teu r, trav a illa  en 
1760 à l'église du couvent de Saint-G all. —  S K L .  [tu.]: 

F E U E R S T E I N .  Voir E m c h ,  ALBERT.  
F E U E R T H A L E N  (C. Zurich, D. A ndelfm gen. Y. 

D G S). Vge, paroisse et Com. po litique avec Langw ie- 
sen. Arm oiries : d ’argen t à une ram e de gueules et à  
une gafîç du m êm e à la poin te de sable passées en sau-
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to ir  et b ro ch an t sur une ancre de sable, accom 
pagnées des in itiales G[em.j F [euerthalcn], F ürtal an

dem R ine, 1318. Poignard et ép in
gles de l ’âge du b ro n ze; m urs et 
vestiges d ’une to u r de garde ro 
m aine. F euertha len  a p p a rtin t de 
to u te  ancienneté à la seigneurie 
de Laufen, dont il p a rtag ea  le sort 
ju sq u ’en 1798. Les K ibourg en 
ava ien t la  souveraineté  ; la  basse
ju stice  a p p a rten a it aux posses
seurs du  château  de Laufen, les 
von T engen. Le prem ier pon t sur 
le R hin  du  côté de Schaffhouse 

fu t p robab lem en t co n stru it p a r le com te H artm an n  
IV de K ibourg ; la  tê te  de pon t du côté de F eu e rth a 
len  fu t fortifiée pour défendre la ville, ce qui, de 
m êm e que la question  de la souveraineté su r la m oitié 
Sud du  R hin, p rovoqua de fréquen ts conflits entre 
Zurich et Schaffhouse ; un  a rb itrage  fédéral se prononça 
pour cette  derni ère-en 1555. F euertha len  o b tin t en 1538 
et en 1690 le d ro it de ten ir m arché, ce qui fut contesté 
chaque fois pa r Schaffhouse. Le F ürs ten g u t ap p arten a it 
à une fam ille de Schaffhouse, dont D avid W erdm üller, 
de Zurich, h é rita  ; il revend it ce dom aine en 1654 au  com-

Feuerth alen  en 1850. D'après u ne  aquat inte  de J.-B. Isenr ing.

te  M axim ilian von Pappenheim , de qui il passa aux 
F ü rs tenberg  1638. Sous la R épublique helvétique 
F euerth a len  souffrit beaucoup des troupes étrangères ; 
une p a rtie  du village fu t incendiée en avril 1799, et le 
m agnifique p o n t su r le R hin , œ uvre de l ’Appenzellois 
G rubenm ann, d é tru it. F euertha len  fu t ra ttac h é  en 1798 
au  d istric t de Benken, sous l ’Acte de m édiation  à celui de 
W in te rth o u r, de 1814 à 1830 au bailliage d ’A ndelfingen. 
Après la  R éform e, Feuertha len  dépendit au  sp irituel 
de L aufen ; il form e une paroisse au tonom e depuis 1675. 
La chapelle de Sain t-L eonhard  fu t transform ée en église 
en 1706. Population : 1634, 205 h ab . ; 1836, 665 ; 1920, 
2466. R egistres de bap têm es dès 1630, de m ariages et 
de décès dès 1676. — Voir E . S taub  er : Schloss und  
Herrschaft Laufen, dans Nbl. Stadtbibliothek W interthur 
1923. [E. S t ä u b e r . ]

F E U  I L L A S S E  (C. Genève, Rive droite, Com .M eyrin. 
V. D G S). H am eau , ch âteau , ancienne seigneurie. Terre 
citée au X I I I e s., fief du c h ap itre . Le château , constru it 
au  X V e s., fu t un  refuge pour son propriétaire  Jean  
Trem bley, syndic de la garde fu y an t Genève en 1734 
après l'affa ire  du T am ponnem ent. C’est de Fouillasse 
q u ’il d a ta  les pièces p a r lesquelles il essayait de se 
ju stifie r. A u jo u rd ’hu i l ’asile des vieillards français y 
est in stallé . —  Voir Regeste. — Galiffe : Genève hist, 
et archéologique. —  Dubois-M elly : Châteaux, m a
noirs I I I .  - [C. R.]

F E U I L L E S  O F F I C I E L L E S .  Autrefois, les a u to 
rité s can tonales et com m unales de la Suisse ne dis
posaien t pour la pub lication  des avis officiels d ’in té 
rê t général que des m oyens su ivan ts : le cri eu r public, 
l'affichage et la lecture dans les églises. Ces procédés

j  d ’in form ation  se m odifièrent avec l ’apparition  des jo u r
nau x  où peu à peu des avis officiels com m encèrent à 
être  publiés. Ces avis, devenus plus nom breux, p rovo
quèren t la  création  d ’organes spéciaux, subventionnés 
pa r le gouvernem ent ou publiés com plètem ent à ses 
frais, connus sous la dénom ination  de Bulletin officiel, 
Feuille officielle, Kantonsblatt, Amtsblatt. Ces feuilles, 
très m odestes au  débu t, é ta ien t souvent lues en chaire.

Les Feuilles officielles para issen t une ou plusieurs fois 
pa r sem aine ; elles son t essentiellem ent consacrées à la 
publication  des actes des au to rités adm in istra tives ou 
jud ic iaires et quelquefois législatives (com ptes-rendus 
des délibérations des Conseils législatifs). Tous les can
tons et dem i-cantons, à l ’exception de l ’É ta t  d ’Appen- 
zell R h. In t.,  possèdent une publication  de ce genre, 
avec ou sans annexes. La plus ancienne a pris naissance 
à F ribourg  en 1779 sous le nom  de Feuille hebdoma
daire des avis de la ville et canton de Fribourg, publiée 
par le gouvernem ent. Elle succédait à une feuille d ’avis 
q u ’im prim ait depuis 1775 Jean-A im é C hâtillon. Au
p a rav a n t déjà, le 9 déc. 1737, le gouvernem ent fribour- 
geois, a v a it  au torisé  son im prim eur, Nicomède H a u tt, 
à éditer une feuille d ’avis. Celle de Bâle, lancée le 
10 m ai 1798, p o rta it  à l’origine le t i t r e  de Kantons- 
blatt oder Publikationen fü r Stadt- und Land-B ür
ger des Kantons Basel. Les au tres feuilles officielles 
cantonales rem o n ten t pour la p lu p art à , la prem ière 
m oitié du X I X e s. Quelques-unes de ces feuilles ne sont 
que la con tinua tion  d ’organes non officiels ou semi- 
officiels, tels que le Leber ber gisches Wochenblatt; Journal 
du Jura  de P o rren tru y  (1817-1832) ; le Wochenblatt 
d ’U ri (1838-1848). P lusieurs feuilles officielles ou semi- 
officielles n 'o n t eu q u ’une existence éphém ère, ainsi le 
Kantonsblatt de Claris (1820-1822), le Bolletino ufficiale 
du canton du Tessin (1808-1815), la Feuille d’avis of
ficielle et. cantonale (Lausanne) créée et supprim ée par 
les a rrê tés des 21 ju ille t 1806 et 17 aoû t 1807. Le B ul
letin officiel du peuple vaudois, qui déb u ta  le 1er février 
1798, est devenu en 1804 la Gazette de Lausanne. Quel
ques villes possèdent aussi leur organe officiel. A Berne, 
c’est VAnzeiger, fondé en 1890. Coire a son Am tsblatt 
depuis 1846.

L ’exem ple des cantons fu t suivi par la Confédération 
qui édite  depuis 1848 une Feuille fédérale suisse ( Schweiz. 
B undesblalt) et p a r  plusieurs de ses d ép artem en ts . Ceux- 
ci pub lien t la Feuille officielle m ilitaire (M ilitär-A m ts- 

‘ blalt) ; la Feuille officielle suisse du commerce ( Schweiz. 
Handelsamtsblatt)  ; la  Feuille officielle de Vadministration  
des télégraphes et téléphones suisses (Am tsblatt der 
Schweiz. Telegraphen- und Telephonverwaltung); la 
Fettille officielle des chemins de fer (E isenbahnam tsblatt).

Bibliographie. B ran d ste tte r : Bibliographie des ga
zettes, revues et almanachs suisses, 1896. —  Indicateur 
alphabétique des journaux, revues... qui paraissent ac
tuellement en Suisse, dans la Presse suisse, 1896. —
G. Oggi er : Centenaire de la fondation du Bulletin offi
ciel. — Chronologie der Berner Buchdrucker, 1537-1831. 
—  Recueils des lois de divers cantons. R enseignem ents 
des chancelleries cantonales, des Archives d ’É ta t  d 'Aa
rau , Bàie, N euchâtel, Saint-G all, Zurich e t de quel
ques greffes m unicipaux. — Catalogue des périodiques 
suisses, 1924. [Al. H e x r i o u d . ]

F E U  ILLU.  Coutum e rem o n tan t à  la  plus h au te  a n ti
qu ité  et célébrée encore actuellem en t dans plusieurs com
m unes du can ton  de Genève, particu lièrem ent à Plan- 
les-O uates, B ardonnex, Onex, Confignon, Bernex, 
C artigny e t Avully. Au déb u t de m ai, pour célébrer le 
p rin tem ps, les jeunes garçons constru isent le Feuillu  
ou la Bête, sorte  de cage conique de deux m ètres de 
hau t, recouverte de feuillage, de fleurs et de rubans dis
sim ulan t celui qui le tran sp o rte . Les enfants accom pa
gnent le Feuillu de porte  en p o rte  et quê ten t des œufs, 
des friandises en ag ita n t des clochettes et ch an tan t le 
mois de m ai. De leur côté les fillettes célèbrent la 
Reine de M ai, une des leurs habillée en épousée, q u ’elles 
accom pagnent aussi de m aison en m aison. Sur les an 
ciennes te rres  genevoises ces divertissem ents n ’échap
pèren t po in t à la censure du Consistoire : le 20 avril 
1614, pa r exem ple, la vénérable Compagnie des pas- 

; leurs proposa et o b tin t que les « officiers et dizeniers
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em pêchen t q u ’on ne fasse de p e tite s  épouses, cela é ta n t 
con tra ire  à  la p u d eu r e t au x  bonnes moeurs.»—  Voir 
Nos Centenaires, 1914, p. 452. — DuBois-M elly : M œ urs  
genevoises. — Tribune de Genève, 8 m ai 1924. [ a .  de M.] 

F E U R E R .  Nom de fam ille du T o g g en b o u rg .— I. 
E l i a s ,  in s titu te u r , d ’A lt S t. Jo h a n n , * 17 ju illet 1828, 
t  2 ju ille t 1907 à  Nesslau, pub lia  deux p e tits  volum es de 
poésies en d ialecte du Ilau t-T oggenbourg  : Scherz und  
E rnst in  B ildern aus dem Volksleben, p récieux pour la 
langue e t la  c u ltu re . —  S t. Galler N bl. 1908, p . 44. —
2. G o t t l i e b , D r m ed., de Ilem berg , * 1853 à  U n te r
w asser, m édecin  à  Saint-G all dès 188U, m édecin  chef de 
la div ision  de chirurgie à l ’h ô p ita l can to n al 1881-1917, 
p ré sid en t de la  société m édicale suisse 1903-1912, 
p résid en t de la  com m ission m édicale suisse 1908-1912, 
dép u té  au  G rand  Conseil 1896-1918. A u te u r de p e tits  
t ra v a u x  de chirurgie et de la p a rtie  re la tiv e  au x  ques
tions san ita ires du liv re  du cen ten a ire  sa in t-gallo is
1903. — Voir aussi a r t .  F ü r e r . [Bt.j

F E U S I S B E R G  (C. Schwyz, D. Höfe. V. B G S). 
Yge e t Coin, po lit. Berg, Uffenberge, A u f  dem Berge, 
au  X I I I 's .  A la fin du X V 's . ,  l ’église sur le m ont Freien- 
bach  ou au  bas de l ’E tzel est m entionnée. P rès de cette  
église h a b ita  aux  X V e e t X V Ie s. la fam ille F ôsi ( F eu si) .  
Ce fa it  p rovoqua l 'ap p a ritio n  au  X V Ie s. du  nom  de 
F eusiskirch  (chez le chron iqueur F rido lin  Sicher : 
Fessisskilnh). Le nom  de Füussisberg  p a ra ît en 1590. 
Les Feusi (Fossi) son t cités dans les environs en 1331 
sous le nom  de Veiso. P o litiq u em en t, Feusisberg se 
ra tta c h a it  aux  Höfe, soit au  V ordem  H of. Les Zuri- 
cois en fu ren t les seigneurs ju s q u ’à  la  guerre  de Zurich, 
puis les Schwyzois. Le chap itre  d ’E insiedeln y  possédait 
des biens é tendus e t beaucoup de dro its . Le village dé
p e n d it au sp iritu e l de la paroisse d ’U fnau , créée au 
X e s., dès 1308 de celle de F re ienbach . Il fu t paroisse 
au to n o m e dès 1493-1494. Son co lla teur é ta it  l ’abbé 
d ’Einsiedeln . L 'église fu t desservie p a r des curés ; plus 
ta r d  et a u jo u rd ’hui encore, pa r des conventuels d ’E in 
siedeln. La prem ière église, qui rem p laça  la chapelle 
dédiée à  sa in t Jacq u es, fu t  inaugurée le 26 jan v ie r 
1509. Une nouvelle église paroissiale, bâ tie  en 1785 à 
quelque d istance de l’ancienne, a été  inaugurée  le 
24 aoû t 1785. Feusisberg est devenu au  X I X e s. une 
s ta tio n  c lim atèri que connue. R egistres de bap têm es 
dès 1798, de m ariages e t de décès dès 1806. — Voir 
R ingholz : Beitr. zur Ortskunde der Höfe Wollerau 
und  Pfäffikon. —  M H V S  1910. [R-r.]

F E U T E R S O E Y  (C. Berne, D. Saanen, Com. et 
paroisse Gstéig. V. B G S ). H am eau  e t anciens bains. 
A l'origine p ro b ab lem en t Fiechters-Oey. [R. M.-VV.]

F É V O T .  Fam ille  vaudoise, orig inaire du D auphiné, 
adm ise  en 1640 à  la bourgeoisie de L ausanne. —  1. 
J u l e s ,  1578-1650, prof, de théologie à  l ’académ ie de 
L ausanne 1638. — 2. P i e r r e ,  * 1692, fils du n° 1, prof, 
de philosophie 1644-1661. —  3. H e n r i ,  1816-1860, avo
c a t à L ausanne, cap ita ine  d ’a rtille rie  au  service de N a
ples ; tu é  au  siège de G aète. —  Voir Livre d'Or. [M. R.] 

F EY  (C. Valais, D. C onthey, Com. N endaz. V. B G S). 
H am eau qui, au  m oyen âge, é ta it  le siège d ’une m étralie, 
avec d ro its particu lie rs  re lev an t des sires de la T our, et 
après l 'expu lsion  de ces derniers en 1375, de la Savoie. 
E n 1475, les H a u t - V alaisans inco rporèren t F ey  à la 
m ajorie  de N endaz. —  G rem aud IV . — LIoppeler : 
H ist, du Valais. [Ta.]

F E Y (C. Vaud, D. É challens. V. B G S ). En 1228 Fei. 
Yge où l'on  a tro u v é  des m onnaies rom aines et qui fit 
pa rtie , du m oyen âge au  X V II Ie s., de la seigneurie de 
R eicher. L ’église, dédiée à sa in t E tien n e, dépendait 
du prieuré de sa in t Maire. P a trie  de plusieurs ju ris te s  
du nom  de C arrard  et de la fam ille VVagnière, à  laquelle 
a p p a r tie n t le m in istre  de Suisse à R om e.— D H V .  [M.U.] 

F E Y D E Y .  Voir L e y S I N .
F E Y E L .  V o i r  F e i e l .
F E Y E R A B E N D .  V o i r  F e i e r a b e n d .
F E Y G A U X  ( F a i g a u x ,  F e i g a u x ,  F e i g o t ) .  Fam ille 

bourgeoise de M alleray (Ju ra  bernois) qui a  donné p lu 
sieurs pasteu rs au pays, en tre  au tre s  : D a v i d ,  * à 
Sorvillier 1675, p a s teu r à B évilard, Y verdon, M erges, 
N ods, S tu ttg a r t  (W urtem berg). Il s ’a tt i r a  une foule 
de désagrém ents p a rse s  opinions p iétistes et m ystiques ;

à M erges, les fem m es s ’é levèren t v iv em en t con tre  son 
serm on, qui a été publié, su r la « P a rfa ite  soum ission 
q u ’une fem m e doit avo ir pour son m ari ». f  à Schwa- 
bach en 1746. —  L L .  [a . Sch.]

F E Y L E R .  Fam ille  vaudoise, d 'o rig ine badoise, a d 
mise en 1857 à  la bourgeoisie de Rom ane! près L ausanne.
— 1. F e r n a n d ,  * 16 m ai 1863, avo ca t 1890, réd ac teu r 
en chef du  Nouvelliste vaudois 1891-1907, chron iqueur 
m ilita ire  du Journal de Genève dès 1914, réd ac teu r à la 
Gazette de Lausanne  dès 1923, ré d ac te u r en chef de la 
Revue m ilitaire suisse  dès 1896 ; colonel d ’in fan terie  
dès 1910, p riv a t-d o cen t à l ’u n iv e rs ité  de L ausanne 1909, 
professeur d ’h isto ire  de la guerre  à l ’école des sciences 
m ilitaires du Poly techn ician , a u te u r  de nom b reu x  ou
vrages m ilita ires, n o tam m en t : Avant-propos stratégiques, 
1915 (couronné p a r l’Académ ie française) ; La crise 
politique suisse pendant la guerre, 1916 ; Le problème 
de la guerre, 1918 ; La Ligue des nations et la neutra
lité suisse, 1919 ; La Campagne de Macédoine, 1920- 
1922 ; La Suisse stratégique et la guerre européenne, 
1924, etc. [a . b.]

F I A L A ,  F r a n z - X a v e r ,  * 26 octobre 1776 à W aller- 
ste in  (Bavière), s ’é ta b lit comm e p harm acien  à  A arau, 
puis à Soleure ; il collabora à la revue  hebdom adaire 
Vernunft u. Narrheit en 1811, à la Solothurner Wochen

schrift en 1812 e t composa des articles, des poèm es, des 
dram es et des opérettes. Bourgeois de Seedorf (Berne) 
1815 ; m édecin et pharm acien  à N idau, puis, en 1824, 
à B üren su r l ’A ar où il m o u ru t le 20 av ril 1825. — 
F r i e d r i c h - X a v e r - O d o ,  
fils du p récéden t, * 21 ju il
let 1817, fréq u en ta  les éco
les de Soleure, les u n i
versités de Fribourg-en- 
Brisgau e t de T ubingue 
(1838-1841) ; p rê tre  1841. 
vicaire à B iberist, in s titu 
te u r  secondaire à Laufen  
(Berne) en novem bre 1841, 
curé d ’H erbetsw il (So
leure) 1 8 4 3 ,inspecteu r des 
écoles 1844, bourgeois 
d ’honneur d ’H erbetsw il 
1856, d irec teu r de l ’école 
norm ale de Soleure 1857- 
1871, professeur de théo
logie à l ’in s titu t  théolo
gique de Soleure 1860, 
préfet de l ’école cantonale
1872-1877, chanoine 1862, 
p révô t du chap itre  ca th e 
dral de Sain t-O urs 1870, 
v icaire épiscopal général du can ton  de Soleure
1873-1885. Il fu t nom m é par le pape, le 19 jan v ie r 
1885, évêque de Bâle, consacré à Rom e le 17 
m ai e t in tron isé  à  Soleure le 2 ju in , f  24 m ai 1888 à 
Soleure. Son to m beau  se tro u v e  dans l ’église du couvent 
de la V isitation . Il fu t un h isto rien  fécond, m em bre 
de nom breuses sociétés sav an tes et d ’u tilité  publique, 
m em bre fo n d a teu r e t p résiden t de la Société d ’histoire 
du can ton  de Soleure 1851, p résiden t de la Société des 
a r ts  de Soleure 1879-1885, p résid en t d 'h o n n eu r de la 
Société suisse des a r ts  1881, bourgeois d ’honneur de 
la ville de Soleure, e t D r h. c. de l ’un iversité  de Zurich 
1884. —  Voir L. R . Schm idlin : Dr. F r. Xaver Odo 
F iala. — Le m êm e, dans Solothurner Kirchensätze  I I .
—  A D B . [.t. K.]

F I A N Ç A I L L E S ,  F I A N C É E  (V ERLOBUNG, B u a  i t ) .
Les expressions serv an t à désigner les fiançailles va 
rien t su iv an t les régions, su iv an t que telle  ou telle cé
rém onie est la plus im p o rtan te . Elles d isparaissen t peu 
à  peu dans la m esure où les coutum es q u ’elles rep ré 
sen ten t d isparaissen t aussi. Au X V Ie s., on disait no 
tam m en t dans la Suisse o rientale  Handstreich pour fian
çailles, à  cause de  la poignée de m ain échangée à cette  
occasion ; plus ta rd  on tro u v e  Verheissung. D ans la 
T hurgovie supérieure le te rm e  em ployé é ta it Sponsari ; 
à Bâle on d it encore plus souvent versprechen que ver
loben. D ans la Suisse rom ande, les form es les plus rép an 
dues é ta ien t : ferm alyè , du la tin  firmus, firmare =  con-

Friedrich-Xaver-Odu Fiala.  
D'après u ne  li thographie .  

(Bibl. nat . Berne).
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firm er, ra tif ie r  ; accord, accordailles. Son t lim itées au 
can ton  de V aud les expressions akordalion e t grinto 
(cf. l ’ancien français creanter, graanler g a ra n tir ) . 
A u jo u rd ’hui, les term es de fiançailles, prom esses de 
m ariage, so n t les plus usités. Le J u ra  connaît le voca
ble djouklla, du la tin  juxtu lare , pour fiancer. La p ro 
messe de m ariage é ta it confirm ée par un  co n tra t écrit, 
ou v e rb alem en t p a r l ’énoncé d ’une sentence de d ro it : 
« tu  es m ienne, je  suis tien  » ; pa r un  repas pris en 
com m un, p a r l 'échange d ’une poignée de m ain, par le 
don d ’un  gage, elc. Ce gage p o u v a it être  n ’im porte 
quel ob jet p ourvu  qu 'il fû t donné « en vue du m ariage » : 
m ouchoir, g an ts , cou teau , ciseaux, épingle, pièce d ’a r 
gen t, bague ou ob jet de p aru re , etc. A ctuellem ent, les 
fiancés échangent le jo u r des fiançailles un anneau 
d ’alliance. La durée des fiançailles é ta it au trefo is géné
ra lem en t très  courte . On exigeait d ’une à trois publi
cations à l ’église, afin de p e rm e ttre  aux  oppositions 
éventuelles d ’être  p roduites. Le Code ch  il suisse a ad 
mis, a r t. 93, la possibilité d ’une rép ara tio n  m orale en 
cas de ru p tu re  de fiançai.les pa r la fau te  d ’une des 
parties.

Le term e  le plus généralem ent usité  en Suisse alle
m ande, n o tam m en t à la cam pagne, pour désigner la 
fiancée, est Hochzeiterin, alors que Braut désignait 
orig inairem ent la  jeune  fem m e nouvellem ent m ariée. 
— La Suisse allem ande est ex trao rd in a irem en t riche 
en usages, superstitions et dictons populaires concer
n a n t la  fiancée. E trùrigi B rat, e frôhligi Fru  (triste  
fiancée, joyeuse m ariée) d it-on  en dialecte lucernois. 
Wo Braut und B räutling  ist, ist H ung  und Figen  ; wenn 
d’Hochzeit iibere ist, ist Kreuz und Liden  (figues et 
miel aux fiancés, croix e t to u rm en ts  aux  m ariés), note 
K irchhofer dans son recueil de d u ro n s  ( 1824). — Là 
où tro is lum ières brillent ensem ble, il y  a, disait-on, 
une fiancée dans la m aison. — Une coutum e jad is  très 
répandue , c’é ta it que la fiancée fit p résen t de la che
mise de noce au  fiancé, le fiancé des souliers de noce à 
la fiancée. Parm i les usages les plus im p o rtan ts , il 
fa u t n o ter celui d it du Brautvertrinken  (dans le canton 
de Zurich, là où fiancé et fiancée h a b ita ie n t le même 
village, la chose av a it lieu le jeud i qui su iva it la publi
cation  du m ariage à  l ’église). L a jeunesse du village 
accom pagna il le soir la fiancée à la m aison du fiancé, 
où on la régalait de pain , de from age et de vin. Si le 
fiancé n ’é ta it pas de l ’endro it, la beuverie av a it lieu 
le d im anche des annonces dans la  m aison et aux frais 
de la fiancée ; m ais la  fiancée d evait rem eI tre  à la je u 
nesse du village le Brautgeld. A Davos et environs, 
d u ran t to u te  la sem aine des annonces ( Verlâswucha) , 
c’est-à-d ire depuis la publication  à l ’église ju sq u ’à  la 
cérém onie nup tia le , il é ta it in te rd it à  la fiancée de 
trava iller aux  cham ps, de faire  aucune em plette , etc. ; 
elle ne devait pas q u itte r  la m aison. On d isait : D’Spusa  
ta r f nicht undarm  Tachlrauf awäg (la fiancée ne doit 
pas dépasser la gou ttiè re  du to it) . Le dim anche 
m êm e de la  pub lica tion  elle é ta it gardée dans sa m aison 
pa r deux Spusagaum arna  (gardiennes de la fiancée) 
qui s ’asseyaien t sur un banc, la p ren aien t entre  elles, 
et ju sq u ’au soir n ’av a ien t pas le .d ro it de la q u itte r, sauf 
à  l ’heure  des repas, ni de la  laisser avec des étrangers. 
D ivers dictons comm e Sie hat z ’tue wie-n-e B ru t im  
Bad sont des allusions à  une ancienne coutum e, 
celle du bain  que la fiancée p ren a it a v a n t ta noce. — 
Voir lian n s Bach told : Die Gebräuche bei Verlobung 
und Hochzeit mit besonderer Berücksichtigung der 
Schweiz. [Bæchtold - S tæubli.]

Pour les contrées de langue rom anche G. Descurtins 
et. A. V ital on t recueilli un  grand nom bre de form ules 
e t d ’expressions usitées à l'occasion de la dem ande en 
m ariage. —  Voir Rätorom. Chrestomathie I, p. 524 ; 
X , p. 753. — A nna las  19, p . 283. [L. J.]

Pour la Suisse rom ande, voir Louis G auchat dans 
Bull, du Glossaire des patois de la Suisse romande IX , 
p. 133. [L. S.]

F I A U G È R E S  (C. Fribourg, D. Veveyse. Y. D G S). 
Vge e t Com. de la paroisse de Sain t-M artin . Anciennes 
form es : vers 1150 Felgeria ; en 1273 Fiougiere  ; en 1488 
Villaz dou bos es fyougires, du latin  filicaria =  fougère. 
Ge village, qui, a v an t de devenir lribourgeois, faisait

p a rtie  de la seigneurie d ’Oron et re levait de la Savoie, 
fu t incorporé au bailliage de Hue ju sq u ’à la R évolu
tion , au d istric t de Rue en 1798, puis au d istric t 
de la Veveyse en 1848. 11 est m entionné pour
la p rem ière  fois vers 1150 dans le cartu la irc  de 
I la u tc rê t .  En 1273, "les m oines de ce couvent avaien t 
un m oulin à F iaugères. Les s ta tu ts  com m unaux fu ren t 
ratifiés pa r le gouvernem ent de F ribourg  en 1702. 
F iaugères possède une chapelle dédiée à F Im maculée 
conception qui fu t constru ite  en 1884. — Voir fiaccarci : 
Essai de toponymie. —  Cartulaire de Hautcrêt, dans 
M D R  X II . — Dellion : Diet. X I . — Kuenlin : Diction
naire I. [ J .  N.]

F I A U X .  Fam ille vaudoise originaire d ’H erm enches, 
dès a v an t 1543, don t une branche a été adm ise à la 
bourgeoisie de L ausanne  en 1664. A donné plusieurs 
no taires im p o rtan ts . [M. iî.]

F I C H T E ,  J o h a i n n - G o t t l i e b , 1762-1814. célèbre 
philosophe allem and qui fu t p récep teur dans la famille 
OU. à  l’hôtel de l ’É pée à  Zurich, du 1er sep tem bre 1788 
à Pâques 1790. Il épousa à B aden, le 22 octobre 1793, 
Jo h an n a  R ahn  (1758-1819), fille d ’un m archand  zuri- 
cois, se lia d ’am itié  avec Henri Pestalozzi et fit des 
conférences philosophiques à Zurich p endan t l ’h iver 
1793-1794. Le com te pa la tin  Jo h .-H ein r. R ahn, à Zu
rich, lui décerna en 1794 le 

! diplôm e de docteur. D’a
près une le tl re de F ichte 
à Sam uel Schnell, il ava it 
été  question  de l ’appeler 
comme professeur à l ’aca
démie de Berne réorgan i
sée en 1804. — N Z Z  1914, 
n» 136. — ZW C hr. 16,
1914. — F. Medicus :
Fichtes Leben. [H. Ur.)

F I C H T E N  ( K L O S 
T E R ) .  Voir K l o s t e r  
F i c h t e n .

F I C K .  Fam ille d 'im p ri
m eurs genevois, originaire 
de Berlin. —  C h a r l e s - 
L o u i s - G u i l l a u m e , 1781- 
1839, reçu citoyen gene
vois en 1814, im prim eur, 
ainsi que son fils —  J u 
l e s -  P i e r r e - G u i l l a u m e ,
1808-1877, et son p e tit- 
fils —  É d o u a r d , 1834- 
1886. L ’im prim erie acqu it une grande ré p u ta tio n  sous 
les deux derniers ; G ustave Revilliod publia , pa r leurs 
soins, les œ uvres de B onivard , de F rom ent, et une 
q u an tité  d 'au tre s  ouvrages anciens et m odernes, 
im prim és sur papier de 
luxe en caractères elzévi- 
riens. — G u s t a v e , 1840- 
1891, frère d ’É d o u ard , 
auquel il succéda dans la 
d irection de l’im prim erie, 

j  concurrem m ent avec la 
I p ra tiq u e  du ba rreau . Un 
j dos réd ac teu rs de la  Se

maine jud icia ire. — Voir 
Alf. C artier : L ’im prim e
rie F ick, dans Nos anciens 

j 1902. — Semaine ju d i-
! ciaire 1891. [A. Ch.]

F I C K  Fam ille im m i
grée d ’Allem agne. — 1.
H e i n r i c h , * 12 ju ille t 
1822 à Cassel, fu t appelé 
en 1851 comme professeur 
ex trao rd ina ire  à Zurich 
où il dev in t ensuite avo- 

! cat. Professeur ordinaire 
1864,  rec teu r de l ’uni 

j  versité  1 8 8 4 -1 8 8 6 ,  e t depuis 1876 chargé de cours à 
l ’École poly technique fédérale. A eu une grande pa rt 
dans l ’é laboralion  du Code fédéral des obligations et 

! dans celle d ’au tres lois. A u teu r de Der trassierte eigene

Jules-Pierre-Guilìaume Fick.  
D'après un portrait de la co l lec 

tion Maillait.

Heinrich Fick.  
D'après une photographie,  

(llibl.  de V  intorthour).
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11 echsel. 1853, et d 'a u tre s  ouvrages ju rid iq u es et de dis
se rta tio n s. B ourgeois de Zurich  18 7 3 : t  22 sep tem bre
1895. — Voir H élène F ick : H . F ick  1895-1908. —  F ritz  
F ick : Pro Paire, dans Schweiz. M onatshefte fü r  P o litik  t i . 
K ultur  I I .— 2. A d o l f , frère  du précéden t, * 3 sep tem bre 
1829 à  Cassel, physio logiste , p rosecteu r à  Z urich 1852, 
p rofesseur ex trao rd in a ire  des sciences aux iliaires de 
ra n a to m ie  et de la physiologie 1856, professeur de p h y 
siologie 1861, rép o n d it à un  appel de W ürzburg  en 1868. 
A u teu r en tre  au tres  de M edizinische P h ysik  1861 ; 
t  21 ao û t 1901 à B lankenberghe. —  Voir B J  6. —
3. F r i t z ,  * 10 m ars 1871, fils du  n° 1, D r ju r .,  av o ca t à 
Z urich, a u te u r  de nom breux  écrits ju rid iq u es e t p o liti
ques, en p a rtie  sous le pseudonym e de H einz Ollnhu- 
sen. —  B ibliographie  dans D SC . [ L .  F o u r b i s . ]

F1 DAZ  (C. Grisons, D. Im boden , Cercle T rins, Com. 
F ilm s. V. D G S). Pe  it village qui a p p a rte n a it  a u tre 
fois, avec Scheya e t une p a rtie  de F lim s, au  couvent 
de P fäfers. Celui-ci y a v a it  un  dom aine, divisé en p lu 
sieurs colonies. Les colons é ta ien t des W alsers e t fo r
m aien t dans la com m une de F lim s une corporation  
spéc ia le , Die Höfe. [C. J.]

F I D È L E  d e  S i g m a r i n g e n ,  de son nom  de fam ille 
M a r c u s  B a i n o ,  * 1577 à S igm aringen (A llem agne), 
capucin  en 1611, profès 1613, p rê tre  1617, p réd ica teu r à 
A ltdorf, gard ien  à R heinfelden 1619, à F rib o u rg  1620, à 
Feldk irch  1621, d irec teu r sp iritu e l des p risonniers e t des j  

so lda ts au trich ien s qui en v ah iren t le P rä tig a u  en a u 
tom ne 1621 et au  p rin tem p s 1622. P a r o id re  du pape 
P au l V e t de Leveque de Coire, Jo h a n n  Flugi, il se ren d it 
le 6 jan v ie r  1622 com m e m issionnaire dans le P rä tig au , 
dans l ’espoir de d é tach er cette  région de la  foi évangé
lique. A ucun des h a b ita n ts  ne l ’a y a n t suivi, le général 
au trich ien  B aldiron, d ’accord avec l'a rch id u c  d ’Au
trich e  e t l ’évêque, et à  l ’in stig a tio n  de Fidèle, pub lia  
l ’éd it de religion qui d evait r a m e 
ner de force le P rä tig au  au  c a th o 
licism e. Cet éd it p ro v o q u a  le sou
lèvem en t du 24 av ril 1622. 
le com m ençait à p rêcher à  Seewis, 
sous la p ro tec tio n  des soldats, 
q uand  le signal de la  révo lte  fu t 
donné. Fidèle fu t tu é  près d ’une 
p e tite  fon ta ine  à quelques pas de 
l ’église. Ses restes fu ren t exhum és 
l 'au to m n e  su iv an t du  cim etière de 
Seewis, sa tê te  em portée  ä F e ld 
k irch  com m e re lique et le corps 
en terré  dans la ca théd ra le  de Coi
re. B ien tô t se ré p an d it le b ru it  de 
d ivers m iracles provoqués pa r 
l ’a tto u c h em en t de son cadavre.
Aussi fu t-il béatifié  le 24 février 
1729 p a r  B enoît X I I I  e t canonisé 
le 29 ju in  1746 p a r B enoît X IV .
Les capucins de Feldk irch  se sont 
rendus acquéreu rs , vers la fin du 
X IX e s., de la  p rairie  e t de la fon
ta in e  où F idèle a v a it  tro u v é  la 
m ort, dans le b u t d ’en faire  un  
lieu de pèlerinage. Mais d ev an t 
l ’opposition  de to u te  la  popula
tion , u n iq u em en t p ro te s ta n te , de 
Seewis et du P rä tig a u  en tie r, ils 
ab an d o n n èren t leur p ro je t sur le 
conseil de l ’évêque. —  Voir L u d 
wig : Der Prätigauer F reiheits
kam pf. — Le m êm e : Der Versuch 
der Gegenreformation im  P rä tigau , dans J H G G  1905. 
—  P . F  erd. della Scalla : Der hl. F idel von S ig 
m aringen. —  P . F . de la M otte-Servoleix : Saint- 
F id è le .—  Th. D reher : Der M ärtyrertod des hl. F ide
lis . —  Freibg. Diözesanarchiv' X X II I ,  359-363. — 
Lebensgesch. des hl. F idelis  (par Augscheller, Z im 
m erm ann). [ J . - R . T r u o g .]

F I D E R I S  (rom anche F a d r a u n ) (C. Grisons, D. 
O ber L an q u a rt, Cercle Jen az . V. D G S). Paroisse et 
bains ; ju sq u ’à  l ’acqu isition  du P rä tig au , vendu  par 
l ’A u triche  en 1649, F ideris re lev ait de la seigneurie e t de 
la ju rid ic tio n  de Castels ; lorsque celle-ci fu t divisée en

deux dem i-ju rid ictions, de Luzein et de Jen az , il a p p a r
t in t  à ce tte  dernière. L ’église, érigée en 1461 su r r e m 
placem ent d ’une chapelle m entionnée en 1443 et dédiée 
à sa in t Gall, est la p rem ière des nom breuses églises qui 
fu ren t, soit co nstru ites, so it reco n stru ite s, dans les Gri
sons sous le m in istère  de l ’évêque O rtlieb de B randis. 
J u s q u ’en 1523, elle fu t annexe de la paroisse de Schiers 
et pourvue  d ’un p rê tre  en 1524. E n 1533 la R éform ation 
y fu t adop tée , im portée  probablem ent, de Jen az , car la 
paroisse eu t, ju sq u e  vers 1570 et plus ta rd  encore te m 
pora irem en t, un p as teu r en com m un avec Jen az . B ien
tô t  après les h a b ita n ts  rach e tè ren t les g randes e t les 
pe tites  dîm es. D ans le voisinage du village, su iv an t la 
t rad itio n  près de la scierie com m unale, se tro u v a it  le 
ch âteau  de V alera, d isparu  depuis longtem ps, résidence 
de la fam ille V a lä r. A une dem i-heure au-dessus du vil
lage sont situés les bains de F ideris, source m inérale 
d ’une g rande  efficacité. E n  1497, l'em p ereu r M axiinilien 
les concéda à H einrich  M atheis du P rä tig au , puis ils 
fu ren t, ju sq u ’en 1557, la p ro p rié té  des baillis de Castels, 
Ulrich von Sc.hlandersberg et P e te r  F iner ; ju sq u ’en 
1764 des fam illes Sprecher, V aiar et au tres. E n 1545 
et en 1804, des éboulem ents endom m agèren t fo rtem en t 
les b â tim en ts  e t o b stru è ren t les sources, de telle  sorte  
qu 'o n  ne les re tro u v a  q u ’après de longs tra v a u x  de 
déb la iem ent. L ’essor des bains au X I X e s. est dû  à H ans- 
Luzius Donau, qui y  a p p o rta  dès 1817 de grandes am é
liorations. D ans les gorges de l ’A rieschbach, qui p a r t 
des bains et se déverse dans la  L an d q u a rt, existe u n e  
a u tre  source m inérale que la com m une concéda en 1464 
en fief héréd ita ire . R egistres de bap têm es dès 1644, 
de m ariages dès 1759, de décès dès 1758. —  Voir Arch, 
de F ideris. —  Die Glasgemälde von F ideris, dans JH G G  
1899. — Sur les bains : K onr. Gessner : De Balneis, 1553. 
— E h ren ra u th e r : Heilsame Bäder u . Brunnen, 1 5 8 0 .—

Les  bains  de Fideris  en 1707. D'après une aquarelle de 11. Bullinger.

Eckholl : Einfällige, kurtze u. gründliche Beschreibung> 
1611, réim prim é en 1884. — Jo h . Guler : F idriser Sauer
brunnen. — R avier : Kurze Beschreibung. —  N bl. der 
W undärzte Zurich, 1818. [ J . - R .  T r u o g . ]

F I D G I N E R ,  F I G G E N E R ,  F I L G E N E R .  Très 
ancienne fam ille de Gondo et de Sim plon (Valais), qui 
tire  son nom  du ham eau  m o n tagnard  de Figenen, au- 
dessus de Gondo ; elle a p p a ra ît aussi à  B rigue et à Sion 
au  X V I e s. — 1. N i k o l a u s , bourgm estre  de Sion 1509. 
—  2 .  J o h a n n , cap itaine  de dizain, 1518-1536, grand 
châte la in  de Brigue 1530. — 3. A n t o n , grand  châtelain  
de Brigue 1540. — Voir Archives locales. [D. l.]

♦
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F IE D L E R . Fam ille im m igrée d ’Allem agne. — 1. 
W ilh e lm , * 3 avril 1832 à Chemnil z, professeur à l ’École 
po lytechnique de Zurich 1867-1907 (1869-1881 prési
den t de la  division des professeurs spéciaux). O uvrages : 
Die darstellende Geometrie (1871, 4 éditions) ; Die 
Gybiographie (1882, qui lui v a lu t le p rix  S teiner de 
l ’académ ie de Berlin). A p réparé  l'éd ition  allem ande de

to u te  une série de m a
nuels du m athém atic ien  
anglais George Salm on. 
M embre de l ’académ ie des 
sciences naturelles de 
Halle, correspondant de 
l ’académ ie des sciences de 
Bavière, D r h. c. de l ’École 
po ly technique de Vienne ; 
bourgeois de Zurich 1875 ; 
T 19 novem bre 1912. — 
B J  17. —  ZW C hr. 1912. 
—  2. E r n s t , fils du n° 1, 
* 18! 11, m athém atic ien ,
professeur 1888 et recteur 
1904 de l ’école industrielle  
de Zurich, p rivat-docen t 
ii l ’École polytechnique fé
dérale 1886, colonel d ’in 
fan terie . — H ard u n g  : 
Literaturkalender. — 3. 
K a r l ,  * 27 décem bre 1863, 
fils du n° 1, zoologiste, 

p riv a t-d o cen t à l ’université  et à l ’École poly technique 
de Z urich 1889 ; t  1er avril 1804. A laissé 10 000 fr. pour 
créer la fondation  K arl F ied ler.— Y oir/ID B . [ L .  F o r r e r . ]  

F I E F .  Voir F é o d a l i t é .
F I E L D ,  H e r b c r t-H n r ila u c l ,  zoologiste et bibliogra

phe, D r phil., * 25 avril 1868 à B rooklyn-New York 
( É ta ts-U n is) . C’est à ses efforts au  troisièm e congrès 
in te rn a tio n al de zoologie à  Leyde que l ’on doit la créa
tion  en novem bre 1895 du Concilium biblio graphicum  
opibus complurium  nationum  Turici in stitu tu m , avec 
siège à Zurich. Cette in s titu tio n  subventionnée par le 
can ton  e t la  ville de Zurich, ainsi que pa r la Confédé
ra tion  suisse, é tab lit et publie  la bibliographie des 
tra v a u x  de zoologie et des sciences connexes. Field en 
fu t le d irec teu r ju sq u ’à sa m ort et lui consacra une 
p a rtie  de sa fo rtune. P en d an t la guerre m ondiale, il 
se voua  au x  œ uvres de bienfaisance ; t  5 avril 1921 
à Zurich. —  Voir K . H escheler : D r phil. H. H. 
Field, dans A S N .  — Nekrolog, und Biogr. 1921. —
H .v o n W y s s  : Zürichs Bibliotheken  1911. [ H .  B r u n n e r . ]  

F I E N T ,  G e o r g ,  de Luzein (P rä tig au , Grisons), ré
dac teu r du Biindner Volksblalt, l it té ra te u r  populaire en 
dialecte, chancelier de l ’É ta t  grison, t  1912. A u teu r de : 
Lustig Gschichtenä (dialecte du P rä tig au ) ; Wegweiser 
zur E in fü h ru n g  in Verfassungs- und  Gesetzeskunde ; 
Ernstes und Heiteres, 1901 ; Das St. Antönierthal, 1903 ; 
Das Prätigau, ein Beitrag zur Landes- und Volkskunde,
1896. [M. V.]

F l E R Z . Vieille fam ille de la Com. de H errliberg 
(Zurich), m entionnée déjà en 1369 
avec J o h a n n e s  F i e t z  (ancienne forme 
du nom , voir a r t. F i e t z ) ,  bourgeois 
ex terne de la ville de Zurich. A ujour
d ’hu i la famille se trouve  répandue sur 
to u te  la rive dro ite  du lac. Armoiries'. 
de gueules à  un  cro issant d ’or ren 
versé, su rm onté  d ’une étoile du même 
et d ’une banderole d ’argen t, accom 
pagné en poin te de tro is coupeaux 
de sinopie. —  Z S tB  I. —  [.T. Frick.]

—  1. H e i n r i c h , 1738-1798, de H errliberg , exp o rta 
teu r de soieries e t tréso rie r de la com m une à Kiis- 
n ach t, chef du m ouvem ent de l ’opposition, il pa r
tic ip a  à l ’affaire du Mémoire de S täfa. Après avoir 
reçu un  avertissem ent des au to rités , il proclam a 
q u ’il fa lla it un  nouveau m ouvem ent de réform e basé sur 
les anciennes chartes . Considéré comme un des princi
paux  chefs de l ’affaire de S täfa, il fu t condam né à la 
dé ten tion  perpétuelle, m ais rem is en liberté  à la suite 
du  renversem ent politique le 30 jan v ie r 1798. — QSG

f/ •  — - .  H e i n r i c h ,  1762-1801, fils du n° 1, m em bre du 
G rand Conseil sous la R épublique helvétique, com m is
saire du gouvernem ent. — A S  H R  1-6. — 3. J o h a n n -  
J a k o b ,  fils du n° 2, * 29 octobre 1787, agricu lteur, dép u 
té  au  G rand Conseil 1828 ; conseiller d ’É ta t 1832-1839. 
C on tra in t à  se re tire r  dev an t la réaction  de 1839, il ren 
t r a  au G rand Conseil en 
1840 et fit de nouveau 
p a rtie  du Conseil d ’É ta t  
de 1845 à  1848, puis ju s 
q u ’en 1860 du G rand Con
seil. 11 com m anda une 
b rigade de landw ehr 
dans le Sonderbund. f  16 
m ai 1861. — N Z Z  1861. 
n°= 179-183. —  4. H e in 
r i c h ,  de Meilen, * 12 sep
tem bre  1813 à Feldm eilen, 
com m erçant, fonda en 
1850 à F lu n te rn  (Sonnen- 
bühl) une m aison d ’im 
p o rta tio n  et d ’e x p o rta 
tion  de coton, de fils et de 
toiles de coton. Ses re la 
tions s’é ten d iren t su r les 
p rincipaux  pays d ’Europe 
et particu lièrem ent sur 
l ’O rient et l ’A m érique du 
Sud. M embre du Grand 
Conseil 1858-1868, député 
au Conseil na tio n a l 1855-1874, délégué à Paris en 1863 
p our la négociation d ’un tra ité  de comm erce, il réussit 
à ob ten ir 1’« adm ission tem poraire  », soit l ’im porta tion  
libre de d ro its de certains draps b ru ts  de Suisse réex
portés en Alsace. Il fu t  aussi souvent appelé comme 
conseiller dans les affaires comm erciales pa r le Conseil 
fédéral. Il eut une grande p a r t  à la fondation  du Crédit 
suisse e t de la Société suisse d ’ex p orta tion  (1857), dis
soute en 1870 déjà. — Voir A. Jen n y -T rü m p v  : Handel 
und Industrie des K ant. Glarus. —  N Z Z  1877, n° 274. — 
E. G agliardi : A lfred  Escher. — R enseignem ents de 
MUo M aria Fierz, Zurich. —  5. T h e o d o r ,  fils du n° 4,
* 14 m ars 1851, com m erçant, déploya une grande a c ti
vité dans le dom aine de l ’enseignem ent comm ercial. 
F onda en 1880 le cercle d ’éq u ita tio n  de Zurich. Colonel 
d ’artillerie  e t prévôt de la corporation  du ch am eau . 
t  2 octobre 1903. — A. R osenberger : Gedächtnisrede. — 
ZW C hr. 1903. — 6. K a r l  F ierz-L andis, fils du n" 4.
* 24 ju in  1852, financier et spécialiste en m atière  de 
chem ins de fer, fu t un 
grand  p a rtisan  de la n a 
tionalisation  des chemins 
de fer, m ais l ’opposition 
é ta it alors encore trop  
forte, et c ’est ainsi que 
ni le ra ch a t du N ord-E st, 
ni celui de l ’U nion suisse 
ne se réalisèren t ; par 
con tre , to u te  une série de 
grosses et délicates opé
ra tions financières ab o u 
tire n t : fusion des lignes 
du Ju ra-B erne  et de la 
Suisse Occidentale, ém is
sion de la. R en te  fédérale 
3 % pour le rach a t des 
actions de p rio rité  du Ju- 
ra-S im plon, fondation  de 
la B anque grisonne des 
chem ins de fer, etc., opé
ra tions qui épargnèrent 
à la Confédération, aux 
cantons intéressés et aux  com m unes de nom breu
ses difficultés, et p rép arè ren t l ’élaboration  de la loi 
fédérale sur l ’alcool et l ’établissem ent du réseau des 
voies ferrées des Grisons, etc. A Zurich même, Fierz- 
Landis fu t le p rom oteu r de nom breuses en trep ri
ses d ’u tilité  publique : société du téléphone, chem in de 
fer du Z ürichberg, m ouettes à vapeur, construction  des 
quais, etc. Le don q u ’il fit à la ville de Zurich du château

W i l h e l m  F i e d l e r .  
D ’a p r è s  u n e  p h o t o g r a p h i e .  

( B i h l .  n a t .  B e r n e ) .

H e i n r i c h  F i e r z  (n<> \ )
D  a p r è s  u n e  l i t h o g r a p h i e .  

( B i h l .  n a t ;  B e r n e ) .

K a r l  F i e r z - L a n d i s .  
D ’a p r è s  u n e  l i t h o g r a p h i e .
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de Schw andegg avec la collection d ’a n tiq u ité s  q u ’il ren 
ferm ait, tran c h a  le différend au  su je t du siège du Musée 
n a tio n a l suisse. Z urich  lui oc tro y a  en 1891 la bourgeoi
sie d ’hon n eu r ; f  à  N ice 24 m ars 1892. —  M. Fierz : 
N otizen über K . F .-L .  (M ns.). —  J . - J .  H a rd n  eyer- 
Je n n y  : Blätter der E rinnerung . —  N Z Z  1892, n “  86, 
89, 90. —  7 .  A n n a ,  * 1860, fem m e de le ttre s  à Zurich, 
a u te u r  do Conrad F erd inand  M eyer e t de nom breux  
tra v a u x  litté ra ire s  et c ritiques dans la Schweiz, W L, etc. 
—- 8. M a t h i l d e ,  * 18 fév rie r 1873 à  Zurich, pein tre, 
s ’é ta b lit en 1902 à San tiago  (Chili). —  S K L .  —  9. M a ria . 
fille du h ° 6, * 1878, in itia tr ice  des cours de perfec
tio n n em en t pour fem m es à Zurich, de l’école sociale 
fém inine e t d ’a u tre s  in s titu tio n s  analogues.— 10. 1 I a n s -  
E d u a R D ,  * 5 ja n v ie r  1882, chim iste, depuis 1917 p ro 
fesseur de technologie à 1 Ecole po ly techn ique  fédérale, 
a u te u r  de Grundlegende Operationen der Farbenchemie. 
—  Voir DSC. [ L .  C o r r e r . ]

F I E S C H  o u  V I E S C H  ( C .  Valais, D. Conches. V. 
D G S). Com. e t paroisse ; Viosca, 1268 ; Vios, 1277 ; 
Viosia, 1287 — v arian tes  du term e Vycs et Vies a tte s té  
en 132,3. Comme seigneurs féodaux ap p ara issen t P e ter 
von F iesch, son fils le chevalier Thom as 1268-1287, et 
W ilhelm  en 1325. P arm i les fam illes d é te n an t des d ro its 
de dîm e, il y av a it les H uber, de M ühlebach, dès 1448, 
les Péris ju s q u ’en 1563 e t les Schiner, d ’E m en , ju sq u ’en 
1647. La com m une se rach e ta  de ces redevances en 
1563, 1568, 1570, 1646 e t 1647. Le p rem ier s ta tu t  com 
m unal da te  du  23 m ai 1470, la co rpora tion  des paysans 
de 1532. U ne église est m entionnée en 1344 ; la paroisse 
d a te  de 1584. P opula tion: 1802 : 232 h ab . ; 1920 : 399. 
R egistres de b ap têm es, de m ariages et de décès dès 
1628.

Le co u v en t des angustio  es du G nadenberg  (m ontis gra- 
tiae) fu t créé en 1339 p a r P e ter M urm ann, curé d ’E rnen. 
Le pape  B enoît X I I  confirm a ses p rérogatives le 22 ju in  
1340 ; et l ’évêque de Sion lui accorda en 1344 le d ro it 
de pêche dans le B ettm ersee . Le 13 ju ille t 1344, le cou
v e n t a v a it  dé jà  été  tran sféré  à  Fiesch. Le nom bre des 
sœ urs ne devait jam ais  dépasser 10. Elles ten a ien t une 
école p o u r les jeunes filles des m eilleures fam illes. Le 
couven t s ’a p p au v rit au  X V “ s. et, déjà  ferm é, fut 
supprim é p a r l ’évêque .lost de Silenen le 31 jan v ie r  1489. 
Ses biens fu ren t rem is à  la paroisse d ’E rn en . E rnen  
céda en 1584, à  la paroisse de F iesch, to u t  le dom aine 
conventuel e t en 1714 aussi to u s  les livres et les papiers 
du co u ven t. — Voir G rem aud 1 1 1 , IV , V. —  B W G Y ,  
p. 106. [L. Mr.]

F I E S S O  (G. Tessin, D. L éven tine . Y .Ü G S ) .  H a 
m eau de la  com m une et paroisse de P ra to -L ev en tin a . 
E n  1211 Flexio  ; en 1567 F iesum . C’est à  Fiesso que 
le 28 av ril 1799 une  tro u p e  de la  L éven tine  s ’em para  
des bagages du général Lecourbe. Le village a brûlé 
deux fois : le 30 m ars 1804 et le 12 m ars 1850. La 
chapelle  de San D efendente  e t S a n ta  M addalena a  été  
consacrée en 1503. Population : 1567, 25 m énages ; 
1920, 120 hab . —  D ’A lessandri : A tti  di S . Carlo. [G. T.] 

Fi  E T T A .  Fam ille  originaire de N ancy. —  P a u l ,  
* à S trasbourg  le 19 octobre 1859, professeur de d ro it 
civil français à  l ’un iversité  de F ribourg  dès le 12 octo
bre 1889 ; n a tu ra lisé  suisse e t reçu  dans la  bourgeoisie 
de F ribourg  en 1912. [hæmy.I

F I E T Z ,  F I E Z .  Vieille fam ille d ’H crrliberg  d o n t la 
p lu p a r t  des m em bres a d o p tè ren t à  p a r tir  d ’une certaine  
d a te  le nom  de F i e r z  (voir cet a r t.) .  —  1. H a n s ,  d ’Er- 
lenbach , bourgeois de Z urich 1521, p rév ô t de la corpo
ra tio n  des ch arp en tie rs 1537, f  1563. Son fils — 2. I I a n s ,  
A m tm a n n  à E m b rach  1551, f  1561. —  Ce ram eau  est 
é te in t. —  L L .  —  3. H e r m a n n ,  de M ännedorf, a rch i
tec te , a rch itec te  can tonal dès 1896 ; il co n stru is it la 
b ib lio th èq u e  cen trale  de Zurich e t d 'a u tre s  édifices 
publics. [L. F o rre r.]

F I E Z  (C. V aud, D. G randson: V . U G S). Vge e t Corn. 
F igiaco  e t Fiaco, 885 ; F yx ,  1179 ; F ie  1228. Villa ro 
m aine. Le roi Charles-le-G ros la  donna  en 885 à son 
fidèle Vodelgise, qui la  céda en 888 à  l ’église de L au 
sanne. Les seigneurs de G randson s ’en em p arèren t, et 
finii en t p a r donner ce village au prieuré  bénédictin  de 
G randson . Après la  R éform ation , Berne et F ribourg  
confisquèrent les biens du prieuré , et avec eux Fiez.

Ils en f i ren t  le chef- lieu  d ’u n e  m é tra l ie ,  qui  c o m p r i t  un  
v i l lage  e t les h a m e a u x  vo isins ,  e t  dont, les b iens  p a r t i c u 
liers n e  f u r e n t  p a r t a g é s  e n t r e  e u x  q u ’en 1844. L 'église 
S a in l -C lé m e n t  de F iez  é t a i t  pa ro iss ia le  d é jà  a u  X I I e s. 
Elle  l ’es t  r e s té e  j u s q u ’à  a u j o u r d ’h u i .  Le p lus  y  f u t  fa i t  
en f a v e u r  des p r o t e s t a n t s  en o c to b re  1531. L ’église a  é té  
r e c o n s t r u i t e  en 1596 e t  en  1717. R eg is t re s  de b a p t ê m e s  
dès 1613, de m ar iag es  dès 1660, de décès dès 1728. —  
D H V .  [M. ü . ]

F IE Z - P I T T E T  (C. Vaud„ D. e t Com. G randson. 
Y. D G S). H am eau où ex is ta it en 1472 une chapelle 
S ain t-A nto ine à laquelle le clergé d ’Y verdon se re n d a it 
en procession deux fois p a r  an, le 5 ju ille t et le 13 ao û t, 
pour o b ten ir la pluie. —  D H V .  [ m . r .]

F IF E L  ou F IF F E L . Fam ille  de Coire. — S i m e o n , 
p rév ô t de co rporation  1767. —  I s r a e l , sautiev 1767, 

I p rév ô t de corpora tion  1773. —  L L .  [L. .t.]
F I G I .  A ncienne fam ille glaronnaise, originaire de 

; Lin thaï, et a u jo u rd ’hu i bourgeoise de B etschw anden , 
i D iesbach, Luchsingen e t Haslen. U ne b ranche  existe  
I depuis le X V Ie s. dans le pays de Sargans. — ,lŒRG, 

bailli du Val M aggia 1558. — Voir 17G I I I ,  p . 144. — 
J H V G ,  fase. 15, p. 60 ; fase. 25, p . 100. [J.-J . K.-M.] 

F IG I N O  (V IG N IN O ) (C. Tessin, D. L ugano . 
V. D GS). H am eau  de la  Com. e t paroisse de B arbengo, 
qui fu t dès 1561 l’ob je t de longues co n testa tions en tre  
C arena et B arbengo à propos des d ro its de ju rid ic tio n . 
L ’évêque de Còme reconnu t, sous certaines réserves, 
la ju rid ic tio n  de C arena sur la. p lu p a rt des familles 
de P igino (Aprile, Solari et Gadeberto) ; une seule re
lev a it de Barbengo. E n  1602, Figino est déclaré a p 
p a rte n ir  à C arena ; il é ta it  encore dans la  m êm e si
tu a tio n  en 1769, m ais en 1791 il re lev ait de B arbengo. 
Population  : 1900, 82 h ab . ; 1920, 66. —  M onitore di 
Lugano  1923. [C. T.]

F IG IN O , A m r r o g i o - G i o v a x n i  DE, pein tre  origi
naire  de Figino e t connu ord inairem en t sous ce nom , 
* 1548 e t f  1608 à  M ilan. É lève de Gian Paolo Lom azzi, 
il trav a illa  presque to u jo u rs  à  M ilan . Il a laissé de nom 
breux  p o rtra its  e t tab leau x  dans les églises de Milan 
e t à l ’académ ie de la B rera. E n 1595, il tra v a illa it  au  
Dôme de M ilan. — S K L .  — A L B K .  [C. T.]

F IG L E N F L U H  (C. Schwyz. V. ÜG S). Chaînon du 
M orgarten. C’est dans l 'axe  de ce form idable rem p art 
n a tu re l que les Schwyzois é tab liren t leu r letzi en I 322. 
D u ran t la bata ille  de M orgarten, ils y av a ien t leur 
h a u t com m andem ent, car ce lieu est le m ieux placé 
pour surveiller to u t le pays. —  Sidler : Die Schlacht 
am M orgarten, 1919. — D ierauer I. — Histoire
m ilitaire suisse. [R-v.]

F I L I P P O . Nom de plusieurs a rtis te s  tessinois dont 
on ignore la fam ille.

F i l i p p o  d e  T omaso  d e  B i s s o n e , a r c h i t e c te .  A vec  
ses f rè res  Carlo e t  G iacom o,  il a c h e v a  dès 1558 le s a n c 
tu a i r e  de la  M a d o n n a  de  M a c e ra to  p rès  de Visse (C am e
r ino),  c o m m e n c é  en 1521 p a r  B a t t i s t a  de L u g a n o .  —  
F i l i p p o  d e  Ca r on  a . lapicida. E n  1509, il fait  la g r a n d e  
p o r t e  de San  F ra n c e sc o  à  U d in e ,  a u j o u r d ’h u i  à  l ’ospe
dale civico. —  FILIPPO DE Ca s t e l l o , s c u lp te u r ,  t r a -  
v a i i la  en 1475 à l ’a u te l  S a in t - J o s e p h  d a n s  le d ô m e  de  
Milan .  M e n t io n n é  enco re  en 1483. —  F i l i p p o  de  
G io v a n n i  d e  M e l i d e , a r c h i te c te  e t  s c u lp te u r .  En 1476, 
il e s t  ch a rg é  de c o n s t ru i r e  u n e  chape l le  a v ec  u n  m a u -  
solé p o u r  Melchiore G or i d a n s  l ’église de San D o m en ico ,  
à  P é ro u se .  Il y  est  m e n t io n n é  encore  en 1488 a v ec  son 
f rè re  A lb e r to ,  s c u lp te u r ,  i l  t r a v a i l le  auss i  à  l ’église de 
S an  Z a c c a r ia  à  Venise,  e t  en 1516 dir ige la  c o n s t ru c t io n  
de l ’église de la  C onso la t ion  à  T od i.  —  F i l i p p o  d e  
Me n d r i s i o , s c u lp te u r ,  t r a v a i l le  e n t r e  1457 e t  1490 
à  la  f a ç a d e  chi dò m e  de Còme. —  A L É K .  —  S K L .  —  
BStor. 1885. —  Arch. Stor. lombardo X II . —  V egezzi  : 
Esposizione storica. [C. T.]

F I L Ï P P O N I ,  A n n i b a l e , D r, de M orbegno , f u t  a v ec  
son  b e a u -p è re ,  le D r Silvio S c h e n a rd i ,  u n  p a r t i s a n  zélé 
de l ’E s p a g n e  e t  l 'u n  des p r in c ip a u x  chefs  de la  l u t t e  
c o n t r e  les I I I  L igues.  N o m m é  p o d e s t a t  de T ira n o  le 
16 n o v e m b r e  1623 a p rè s  l ’o c c u p a t io n  de la  V a l te l ine  p a r  
l ’E sp a g n e ,  il f u t  dé légué en 1624 à  la  c ou r  d ’E s p a g n e  
p o u r  y  r e p ré s e n t e r  la  va llée  et c o r re s p o n d i t  auss i  avec  
le r e p r é s e n t a n t  de la F r a n c e  à Coire.  —  Voir  F o r t .
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Sprecher : Kriege und Unruhen  I, p. 451 e t 591. — 
R o tt  : Ftepr. dipi. IV , 2, p. 367. « [ l .  J.]

F 1 L I S Ù R  (C. Grisons, D. A lbu la , Cercle B erg ü n . 
V. D G S ). Vge et paroisse qui, avec B ergün, L atsch  et

Vieille maison  à Filisur, bâtie en 1GG7. restaurée 1752.
D'après une photographie , (Uihl. cant. Coire).

Stuls, fo rm ait la ju rid ic tion  de Greifens lein. S ta tion  de 
l’âge du bronze qui tém oigne d ’une exp lo itation  de 
m ine dé jà  à  cette  époque. Au X I I I e s., lorsque la 
fam i 1 le de G reifen s le in se fu t e te in te , la seigneurie 
dev in t la p ropriété  de la famille W ildenberger, puis 
p a r héritage de celle des \Verdenberg-H eiligenberg. 
En 1320, cette  dernière l’engagea à !’évêché e t en 1360 
elle céda tous ses d ro its aux  baillis de M atsch. En 1394, 
la seigneurie devint la propriété  de l ’évêché qui la con
serva ju squ  en 1537, où eut lieu le rach a t de to u tes les 
redevances. E n 1323, i’évêque R udolf von M ontforl- 
Feldkirch, p a rtisan  de F rédéric d ’A utriche, essuya à 
F ilisur une défaite  des plus 
sensibles dans un com bat 
contre D onat de Vat.z, p a r ti 
san de Louis de Bavière.
D ans la h a u te  ju rid ic tion  
de G reifenstein, Filisur 
a v a it son propre  trib u n a l 
civil (un am m anii et 6 ju 
ges) qui rég la it les diffé
rends ju sq u ’à une valeur 
de 20 florins) Les causes 
crim inelles é ta ien t jugées 
à B ergün. L ’église, dédiée 
à  sa in t M artin , é ta it une 
annexe de celle de sa in l 
Pierre  e t de sa in t F lorin  de 
Bergün ; vers 1590, F ilisur 
em brassa  la R éform e. Le 
village possède p lusieurs 
belles m aisons d ’archi lec
tu re  rom anche. Au-dessus, 
au  bord de l ’A ibula, on ap er
çoit quelques ru ines de l ’an 
cienne fonderie de Bella- 
lü na. — Voir P . Lorenz :
Z u r Geschichte des Hoch
gerichts Greifenstein. —
Sprecher : Chronik, page 
289. [L. J.]

F I L L E - D E - M A I  (C.
B erne, D. D elém ont). Ro
che isolée, située sur le te r
rito ire  de B ourrignon, au 
pied de laquelle la Lucelle 
prend sa source. C ette roche
a plus ou m oins l ’aspect d ’une figure de jeune  fille. Aussi 
la trad itio n  populaire y ra ttach e-t-e lle  to u tes  sortes de 
souvenirs. Quiqüerez dit q u ’au mois de m ai, alors que 
les jeunes filles de la contrée a lla ien t chan ter le re to u r

du p rin tem p s en p o rtan t à  la m ain une b ag u ette  b lan 
che ornée de fleurs nouvelles et de rubans, elles ne 
m an q u a ien t pas de chan ter un couplet do leur hym ne 
à  H e rta  en p assan t près de la Fille-de-M ai. A différen
tes reprises, on a trouvé  des m onnaies an tiques au pied 
du rocher.— Voir Quiquerez : Topographie d ’une partie 
du Jura, oriental. — H ornstein  : Fêtes légendaires du 
J u ra  bernois. [G. A.]

F I L L E - D I E U  (LA) (C. Fribourg , D. Glâne, Com. 
Rom offt. V. D G S). C ouvent de fem m es. La Fille-Dieu, 
fondée p a r Ju lie tte , F erne tte , Ja q u e tte  e t Cécile de 
Villa, fu t unie à  C iteaux au plus ta rd  au Chapitre géné
ral de 1267. Les abbés réguliers de H aut-C rêt en fu ren t 
chargés comme pères im m édiats. Aux tro is prem ières 
prieures succèdent 37 ou 38 abbesses, to u tes élues 
à vie. La liste q u ’en a donné M ülinen doit être  corrigée. 
Après Agnès C ham osat v iennen t : Catherine Blanc 
1417-1432 ; Ann èie de Chailand (?) ; Ysabelie d ’IUens 
1432-1447 ; Alexie de Lucens 1447-1455 ; Briance Fabri 
1455-1471 ; Alexie Clave! 1471-1486 ; C atherine de 
Hillens 1486-1497; F rançoise O ttonens 1498-1513 ; 
Claudine de (Hérons 1513-1520; C atherine de Musy 
1520-1545 ; Claudine G audard (?) ; Françoise de Dor
imi (?) ; Suzanne de Clèri 1549-1562 ; A nastasie 
de Gruyères 1562-1563; Claudine de M aillard 1564- 
1570 ; Antille de W alleyses 1570-1596 ; Marie Chas- 
sot 1596-1613. Voir Mülinen : Helvetia Sacra, pour 
les su ivan tes. Après la m o rt du dernier abbé régulier de 
H au t-C rêt, l’abbé général v isita  la Fille-Dieu par lui- 
même ou par des comm issaires. En 1593, la p a te rn ité  
im m édiate fu t confiée aux abbés d ’H auterive. Cepen
d an t, aux  m auvais jou rs d ’H au terive , C iteaux nom m a 
des confesseurs et même u n  com m issaire dans la per
sonne de D . M oennat, alors simple d irecteur à  la Mai- 
g rauge . D. M oennat d ev in t en 1616 abbé d ’H auterive. 
A l ’exem ple d ’au tres  abbés, il ré ta b lit dans ses tro is 
m aisons l ’abstinence perpétuelle, délaissée depuis 1485. 
Cette réform e se m ain tin t environ 140 ans. Ce fu t aussi 
1). M oennat qui in trodu isit la Fille-D ieu dans la congré
gation  ou province de llau te-A llem agne, continuée en 
1806 sous le nom  de Congrégation helvétique. Celle-ci

Le co uvent  de la Fi lle -Dieu en 1780. D'après une aquarelle d'Emmanuel Curly.

succom ba en 1847. La Fille-D ieu essaya en vain de se 
ra ttac h e r à quelque abbaye de cisterciens, e t resta  
sous la ju rid ic tion  im m édiate du Saint-S iège,' exercée 
d ’abord  par la noncia tu re  de Suisse, puis, après la m ort
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du dern ier nonce, p a r les évêques de L ausanne et Ge
nève, en q u alité  de délégués du Saint-S iège. E n tre  
tem p s, les restes de G îteaux se reco n stitu a ien t en deux 
ordres d istin c ts. Les ab stin en ts  fo rm èren t l ’É tro ite , les 
non-ab stin en ts , la C om m une-O bservance . L 'a b 
besse L u tg a rd e  M enétrey, f  19 octobre 1919, qui 
a v a it  ré ta b li en 1888 le m aigre p e rp étu el, o b tin t en 1906 
des v is iteu rs  et des confesseurs de l ’É tro ite-O bservance. 
D epuis cette  d a te , la  F ille-D ieu fa it donc p a rtie  de 
l ’ordre des cisterciens de l ’É tro ite  O bservance. Abbesse 
actuelle  : Gabrielle R im e, 23 déc. 1919. L ’église d o n t la 
nef, d ’une construction  p rim itive  avec ses piliers de bois, 
a  été changée vers 1873-1875, se term ine p a r une abside 
rec tan g u la ire  d o n t l’ex té rieu r avec ses con tre fo rts a 
gardé  son aspect d ’a n tiq u ité . —  Voir P . M artin  S ch m itt : 
Soloth. Wochenblatt 1830, t ra d , dans M émorial de F r i
bourg 1854. — D. S teiger : Guillaume M œ nnat. — 
M D R  X X I I .  —  Genoud : / lautert ve, dans Revue de la 
Suisse catholique vol. 16, 17, 18. —  M artyrologe, Règle 
e t Nécrologe de la  Fille-D ieu (1455). — Liber fun-  
dationum . —  A rchives de la  Fille-D ieu, de l ’E ta t  
de F ribourg , de L ausanne, de T urin , de la Mai- 
g rauge, e tc . [F.-M. V. de P. D.]

F I L L I N G ,  V I L L I N O .  A ncienne fam ille de com 
m erçan ts é tab lie  à  F rib o u rg  au  X IV e s. e t reçue b o u r
geoise de ce tte  ville en 1399. Elle sem ble avo ir d isparu  
au  X V IIe s., après av o ir donné p lusieurs m ag istra ts . 
Arm oiries  d ’azu r à  un  croissant d ’or sou tenu  de tro is 
coupeaux  de sinopie, le c ro issan t som m é d ’un  4 du se
cond e t accosté de deux étoiles du  m êm e. —  1. H e n s l i , 
du Conseil des D eux-C ents 1465, des So ixan te  1471, 
b an n ere t 1491-1494. f  1503. —  2.  A n t o i n e , des Deux- 
Cents 1487, des So ixan te  1493, b a n n ere t 1500-1503, 
conseiller 1504. + 1528. —  3. L o u is , des D eux-C ents 
1535, des So ixan te  1541, b an n ere t 1545-1548, bailli 
de R ue 1548-1553, conseiller 1554. t  1555. —  Voir 
A F  1918, 106 ; 1919, 262. —  A S H F  X , 498. —  Arch. 
d ’É ta t  F ribourg . [G. Cx.l

F I L L I S T O R F  (C .F ribourg , D .S ingine, Com. S chm it
te n . V. D G S ). Vge qui dép en d a it au trefo is de la  b a n 
nière de l ’Auge, dans les anciennes terres  de F ribourg . 
Il é ta it  su r le te rr ito ire  de la  com m une de Guin, m ais 
fu t a ttr ib u é  en 1923 à  la nouvelle com m une de Schm itten . 
Au sp iritu e l il se ra tta c h e  depuis 1894 à  la  paroisse de 
S ch m itten , après avo ir fa it p a rtie  de celle de Guin. 
Incendies au x  X V IIe e t X V I I I e s. —  L L . —  L L H .  — 
K uenlin  : Diet. [G. Cx.]

F I L L I S T O R F  ( F ü l i s t o r f , P h i l i s t o r f ). Vieille fa
m ille bourgeoise de F rib o u rg  au 
X IV e s. Arm oiries  : coupé d ’azu r et 
d ’a rg en t, au  cheval cabré de l ’un  en 
l ’a u tre . Q uelques-uns de ses m em 
bres co m b a ttiren t en 1339 à L aupen 
avec les Fribourgeois et se d is tin 
g u èren t p a r leu r b ravoure . P lusieurs 
des F illis to rf firen t p a rtie  des Conseils 
de F ribourg  et rem p liren t les fonctions 
de b an n ere t, de. bailli, de no taire  et 
parfo is d ’am bassadeur. L a branche 

bourgeoise de F ribourg  est é te in te , m ais la  fam ille est 
ac tuellem en t resso rtissan te  des com m unes de Guin 
e t de H e iten ried . — Voir A IL S  1893, 169. —  L L . —  
A S H F  X , 527. —  B üchi : F reiburgs Bruch. — Le 
m êm e : Die R itter von M aggenberg , dans F G  XV. — 
F R B  V i l i ,  IX . —  A rch. d ’É ta t  F ribourg  : Généalogies 
D aguet. [G. Çx.1

F I L O N  A R D I ,  E n n io ,  * 1466 à  Banco (Italie), 
évêque de Veroli 1503, e n tra  p o u r la  p rem ière fois en 
re la tions avec les Suisses lors de sa m ission d ip lom a
tiq u e  à Milan en 1512. Il fu t envoyé en 1513 à  la D iète 
de B aden où il réu ssit à  m ener à  chef des négociations 
au  su je t de questions de solde. Avec u n  second nonce, 
G oro Ghersi, il re v in t à  la fin d c 'l ’année en Suisse pour 
négocier le renouvellem ent de l ’alliance. Après avoir 
p résen té  à  Rom e le p ro je t d ’accorcl, nom m é legatus a 
latere e t m uni de g rands pouvoirs to u ch a n t la ju rid ic 
tion , le d ro it de disposer de p rébendes, e tc ., il re to u rn a  
en Suisse e t réussit en 1514 à faire  accep ter l ’alliance 
p a r  tous les can tons. R appelé  en au tom ne 1517, F ilo
nard i se ren d it de nou v eau  à  Zurich en 1521 et accom 

pagna alors les troupes de secours et les volontaires 
envoyés p a r  «cette ville au  pape. L o rsq u ’il re to u rn a  en 
Suisse, un  cap ita in e  zougois, francophile , le re tin t  p r i
sonnier à  Bellinzone. II réussit à  s ’échapper e t gagna 
Zurich, m ais sa te n ta tiv e  d ’o b ten ir de la D iète des 
tro u p es pour la p ro tec tio n  de M ilan échoua. 11 se re tira  
alors à  C onstance d 'où  il pou rsu iv it ses négociations, 
n ’a y a n t  pas ob ten u  un  sauf-conduit en Suisse. En 1532,
11 se ren d it encore une fois à Lucerne, m ais ses p o u rp a r
lers en vue  d 'u n e  alliance échouèren t. E n 1536, il fu t 
élevé à la d ign ité  de card inal. E nfin , il s ’occupa encore 
du ré tab lissem en t de la garde suisse pon tificale, f  19 dé
cem bre 1549. —  Voir J .  C. W irz : E nnio  F ilonardi [L. F.l

F I L Z B A C H  (C. C laris, V. D G S). Vge, au trefo is 
Vilentsbach. A utrich ien  à l'o rig ine, il fu t  ra ttac h é  le 
18 ju in  1386 au  pays de C laris. Les G laronnais y repous
sè ren t v ic to rieusem en t une agression des bourgeois de 
W eesen e t de W alen s tad t, p a rtisan s  de l ’A utriche . A la 
conclusion de la  p a ix  de 20 ans avec les Confédérés en 
1394, les H absbourg  cédèren t F ilzbach  à C laris. Au 
sp irituel, le village d épend it dès lors d ’O bstalden avec 
lequel il em brassa  la R éform e. Il posséda une école dès 
1779. — Voir V G  I, p. 377. — H eer : Gesch. des Landes 
Glarus I et I I .  — H eer et B lum er : Gemälde des K ts. 
Glarus, p . 607. [Nz.]

FIIV1BER (rom anche F e n g a )  (C. Grisons, D. In n . 
■ V. D G S  sous F e n g a ) .  P a rtie  supérieure suisse du Fim - 
b e rta l au trich ien  qui descend vers le N ord depuis la 
Fuorcla  T asna pour ab o u tir à P aznaun  près d ’Ischgl 
(rom . Ischia). La fron tiè re  en tre  la Suisse et l ’A utriche 
Se tro u v e  au  Nord de la lim ite  de p a rtag e  des eaux et 
la p a rtie  suisse au-delà  du col est un  alpage qui a p p a r
tie n t au x  com m unes de Sent, et de Rem tis. Il fu t p ro 
priété  indivise ju sq u ’en 1554, puis su rv in t un p a rtag e  ; 
la  région située à l ’E st du to rren t rev in t à Sent, celle 
de l ’O uest, à Rem tis. L ’origine de ces p ropriétés en 
deçà de la lim ite du pa rtag e  des eaux rem onte  au 
m oyen âge, où les com m unes G uarda, Ardez, Sent et 
Rem üs av a ien t des possessions très étendues. Les te r 
res du P aznaun  é ta ien t, p a r  su ite  de la d irection de la 
vallée, plus éloignées des centres colonisés de la vallée 
d e l ’Inn , du Landeck et du S tan zerta l, que de ceux de 
la B asse-Engadine, en franch issan t les cols de m o n ta 
gne. C’est, pourquoi les h a b ita n ts  de cette  dernière ré 
gion en p riren t possession a v a n t ceux du L andeck  et 
du S tan zerta l. Malgré cette  extension des p ropriétés 
foncières, les d ro its se igneuriaux re s tè ren t aux  com tes 
du T yrol, déjà  souverains dans la B asse-Engadine. 
C ette colonisation fu t la  cause prem ière du r a t t a 
chem ent de ces vallées au  T yrol. Quelques fam illes de 
W alsers o b tin ren t des com tes du T yro l, qui é ta ien t 
seigneurs fonciers dans la B asse-E ngadine, vers 1320- 
1342, l ’a u to risa tio n  de b â tir  e t de s ’é tab lir  dans la 
région de G altü r m o y en n an t une dîm e annuelle  de
12 livres. Des colonies ex is ta ien t au  cours du 
X IV e s. dans les m êm es conditions à Ischgl ; elles 
fo rm aien t en 1427 des com m unes civiles. Il y  eu t 
b ien tô t, à  Ischgl et à G altü r seulem ent, une m a 
jo rité  de su je ts du com te du Tyrol, fa it qui eut 
sa répercussion su r l ’o rien tatio n  po litique de la vallée. 
Les régions du Paznaun  in té rieu r, re lev an t pour 
les affaires com m unales et la dom ination  foncière de 
la B asse-E ngadine, dépendaien t de la ju rid ic tio n  et 
des ju rid ic tio n s particu lières de la B asse-E ngadine. 
L eur g ran d  éloignem ent de la B asse-E ngadine, e t le 
p en ch an t inné des W alsers à l'indépendance  engagè
ren t b ien tô t ces derniers à réclam er leurs propres juges 
h a b ita n t p a rm i eux. En 1453, ils av a ien t ob tenu  sa tis 
faction . Ischgl et G altü r, quoique é tro item en t ra ttach és  
au tre fo is à  la B asse-E ngadine, s ’en d é tach èren t ainsi 
de p lus en plus pour se rap p ro ch er du T yrol, alors 
que le S am naun  voisin devait, avec R em üs d ’abord , 
puis d ’une façon au tonom e devenir m em bre de la  L i
gue de la M aison-Dieu. — O. Scholz : Beitr. zur Gesch. 
des Unterengadins dans J H G G  1924. —  A rchives de 
Sent. [ B .  M a t h i e u . ]

F I N C K ,  H i e r o n y u m s ,  xylographe, de Bâle, un 
des plus adro its  rep résen tan ts  de cette  b ranche  au 
X V I I I e s. f  1780. On tro u v e  beaucoup de ses œ uvres 
dans B ruckner : M erkw ürdigkeiten, dans les Basler Lei-
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chenprediglen  et dans H übner : Histoire de la Bible, 
1778.  —  S K L .  [L. S.]

F I N E .  Fam ille originaire de la vallée de Queyras 
en D auphiné qui rem on te  à  Isaac, reçu bourgeois de 
Genève en 1694 et qui fu t p en d an t 40  ans chirurgien de 
l ’H ôp ita l. Arm oiries: d ’azur à la fasce d ’a rg en t accom 
pagnée d ’un cœ ur et de tro is étoilés de m êm e. Elle a 
fourni plusieurs chirurgiens dont le plus connu est 
—  P i e r r e ,  * 1 7 5 8 -1 8 1 4 ,  f  du ty p h u s  en so ignant les 
so lda ts au trich iens. On lu i doit de nom breux  m ém oires 
sur des cas de chirurgie, insérés dans divers jo u rn au x  
m édicaux . [E.-L. B urnet.]

F I N E R ,  von.  Fam ille  des Grisons, d ’abord bour
geoise de G rüsch (P rä tig au ), puis de Coire. — 1. P e t e r ,  
de Grüsch, vicari dans la Valteline 1529,  puis capitaine 
général en 153 3  ; dans la su ite  bailli au trich ien  à Cas- 
tels dans le P rä tig au . Il fu t aussi p rop riétaire  du château  
d ’A sperm ont près de Jen ins et exploita  des m ines dans 
le P rä tig au , f  vers 15 6 5 .  — 2.  J o h a n n - J a k o b , vicari 
dans la V alteline, t  1554 à Sienne, cap itaine  au  service 
de F rance. —  3.  M i c h e l ,  fils du n" 1, bourgeois de Coire 
1596 ,  colonel vers 1630  et bourgm estre à  p lusieurs rep ri
ses. —  4.  P e t e r ,  frère du n° 3,  p o d esta t à P lurs 1579 ; 
en 1587 ,  il fa it p a rtie  des m ag istra ts-com ptab les de 
Coire ; Oberstzunftmeister 1 5 9 4 .  —  5.  A n d r e a s ,  Oberst
zunftm eister  1662 .  — Voir Campeil I e t I I .  —  A rdüser : 
C hronik .— M. V alèr : Gesch. des Churer Stadtrates. [M.v.] 

F I N H A U T  ou F I N S H A U T S  (C. Valais, D. Saint- 
M aurice. V. D G S). Vge e t Com. Au X I I I e s. F in ya u x , 
Fignoux, F ignaux . Il re leva d ’abord  de Salvan, donné 
pa r Sigism ond à  l ’abbaye  de Saint-M aurice -en 515 ,  
puis s ’en sépara  en 1 6 4 9  pour constituer une com m une 
avec Giétroz et C hâte lard . Le p a rtag e  des biens com 
m u n au x  avec Salvan n ’eu t cependant lieu q u ’en 1874 .  
F in h a u t eu t son m étra i à  p a r tir  de 1748 .  Sa chapelle, 
sous le vocable de l ’A ssom ption et de sa in t Sébastien, 
dev in t église paroissiale en 1649. L ’édifice actuel date  
de 17 3 7 .  —  R ivaz : Topographie. —  Louis Coquoz : 
H ist, de Salvan. [Ta.]

F I N I N G E R  ou F I N N I N G E R .  Fam ille bourgeoise 
de Bàie, d on t l ’ancê tre  : — 1. B e n e 
d i k t ,  boucher, de M atzendorf (So
lerne), acq u it la bourgeoisie en 1601 ; 
m em bre du Conseil des Six dans la 
co rporation  des bouchers, il en tra  
ainsi au  G rand Conseil 1 6 3 6 .  P en d an t 
q u a tre  générations successives les 
F in inger exercèrent le m étier de 
boucher. Avec — 2. H a n s - H e i n r i c h ,  
1714- 1784, boucher, m em bre du 
Grand Conseil, arrière-petit-fils du 

fils du n° 1, la fam ille se divisa en deux branches, dont 
l ’une aban d o n n a  défin itivem ent le m étier de boucher. 
Dans ce tte  fam ille, m entionnons : — 3. S a m u e l ,  1763- 
18 1 3 ,  forgeron, m em bre du Conseil des Six de la Corpo
ra tio n  des forgerons et du Conseil de ville. — 4. 
L e o n h a r d , 1 8 2 1 -1 8 6 9 ,  petit-fils du n" 3, égalem ent 
forgeron, est à la  tê te  des forgerons 1849 ,  puis prévôt 
de la  C orporation et m em bre du Conseil. Arm oiries : 
d ’arg en t à  un  sablier d ’a rg en t dans un  su p p o rt de gueu
les sur tro is m onts de sin o p ie .—  Voir W B . [P. Ro.] 

F I N I N G E R ,  MORITZ, m aître  ès a rts , p rieu r des Au
gustins e t professeur à  l'un iversité  de Bâle 1515 .  —  
Vischer : Gesch. d. Universität Basel, 222.

F I N K ,  V IN K .  Ancienne form e com plète VlNKO.
Fam ille de chevaliers de la ville de 
Zurich, représen tée  au  conseil, origi
naire  de F lu n te rn  et d o n t un  ram eau 
plus récen t acqu it à  nouveau la 
bourgeoisie de Zurich ; m entionnée
dès 1223, elle s ’é teignit à  la fin du
X V e s. La branche  aînée de Zurich 
p o rta it  comm e armoiries : de gueules 
à un  lion léopardé d ’azur p o rtan t 
une ram ure  de cerf d ’or (Sigelabb . 
zum  UZ  IX , n° 95) ; la branche 

cad e tte  : coupé d ’or à deux pinsons d ’azur f F in k -
lein) e t de sinopie (arm orial de G. E d lib ach ). 
La prem ière m ention  de la famille rem onte à
[’in s titu tio n  d ’un conseil de la ville, où elle é ta it

représentée  pa r un R udolf ; elle donna une série de 
chanoines à la p révôté  et à  l ’abbaye  de Zurich. La 
lignée des chevaliers résida en p a rtie  au F inkenhaus 
am  S tad . — 1. H e in r ic h , 1252-1296, chevalier, con
seiller, t  1303. — 2. K onrad , frère du n° 1, 1274-1307, 
avoué pour l ’abbé de Muri à  Thalw il 1284. —  3. U l
ric h , fils du n° 1, p rê tre  1317, successeur en 1318 à 
la prébende d ’U lrich de K lingenberg au chap itre  de 
Zurich après un  long procès ; m agister 1323, a rb i
tre  dans la  querelle des prébendes du couvent de
v a n t le tr ib u n a l de Lucerne 1326 e t 1330, procu
ra te u r du couvent d ’Œ tenbach  1327, collateur de
B rü tten  1338. Il fit don à l ’abbaye d ’Einsiedeln, en 
1362, de sa m aison de la K irchgasse près du L indentor, 
t  20 décem bre 1362. —  4. R u d ig e r  ou R u d in u s , am t- 
m ann du couvent d ’Einsiedeln à Zurich 1325, dé te 
n a it le fief du couvent de R iiti à S te inm aur ; m em 
bre du JSatalrat 1343-1355. — 5. J o h a n n e s ,  de la
branche cad e tte  ne por
ta n t  pas le t i t r e  de che
valier. Membre du A'a-
talrat 1357-1383, trésorier 
1359, cap itaine  du grand 
qu artie r 1372, du -Conseil 
secret 1379, juge au  t r ib u 
nal 1383, bourgm estre 
1386-1389. Il p rit pa rt à 
la conclusion de l ’alliance 
de la  ville avec l ’A utriche.
E n  1388 et 1393, il se 
nom m e Johannes l’aîné ; 
il fu t banni des tro is 
W ald stä tten . Son sceau 
porte  les deux pinsons. —
6. J o h a n n e s ,  fils du n° 5, 
m em bre du Baptistalrat 
1384-1390, vend it en 1403
le bien des 4 ink à Em - Johannes F i n k .  D'après une 
brach  à la p révôté  de l ’en- gravure sur cuivre de Joh. Mevcr. 
d ro it, et en 1408 ses biens (Bibl.de Winterthour). 
du Zürichberg. Avoué de
la p révô té  de Zurich 1422-1423. S ’in titu le  en 1427 noble 
et dès 1436 l ’aîné. — 7. J o h a n n e s ,  fils du n° 6, m em bre 
du Natalrat 1444-1487, bailli d ’Hôngg 1445, de M änne
dorf 1447 et 1449, bailli im périal 1451-1468, trésorier 
1454. Lui ou son père o b tin t en 1449 le d ro it h éréd i
ta ire  de prélever les prem iers exem plaires des nouvelles 
pièces de m onnaie. On ne peu t q u ’insuffisam m ent 
d istinguer le père du fils.— Voir L L .— UZ.— Sigelabb. 
zum  UZ. — Zürcher Stadt- und  Steuerbücher. — M on. 
Germ. Necrol. I. — Regesten der Bischöfe von Konstanz.
—  R ieder : Rom. Quellen zur Konstanzer B istum s gesch.
—  W oher : M ülner von Zürich  (généalogie erronée). — 
Dok. W aldm ann. — R ingholz : E insiedeln . —  F . V e tte r : 
Leben der Schwestern zu Töss. [F. Hegi.]

F I N K ,  P. B e d a ,  de Soleure, * 5 ju ille t 1611, profès 
au couvent de Pfäfers 1628, p rê tre  1635, abbé 1637. 
Il fu t suspendu de ses fonctions le 2 ao û t 1642 pa r les 
abbés de Saint-G all et d ’Einsiedeln, v isiteurs des 
congrégations de bénédictins suisses. A l ’insu du cou
ven t, il rem it en 1645 l ’abbaye entre les m ains de la 
congrégation e t m ena ensuite une vie erran te . Curé de 
Busskirch en 1656. de B ütschw il 1658, de Peterzell 1663, 
confesseur au couvent de femm es de W attw il 1665- 
1671 : il m ouru t à Pfäfers le 2 ju ille t 1691. — Voir E ich
horn : E pisc.C uriensis  p. 292. — R üdlinger : Toggenb. 
Chronik p. 128, 176, 202. —  A S I, V, 2a, p . 1659. — 
Archives de Pfäfers et du couvent. [J. M.]

F I N K ,  P a u l ,  * 6 avril 1875 à F euerthalen , pro
fesseur aux écoles supérieures de W in te rth o u r 1904, 
conservateur de la Société des a rts  1910, bourgeois de 
W in terthour 1923. R édacteu r de la revue Das gra
phische Kabinett dès 1916 ; il est l 'a u te u r  d ’ouvrages 
spéciaux, entre  au tres  : Das Weib im  franz. Volkslied, 
1904 ; Kinder- und Volkslieder ; Reime und Sprüche 
aus Schaffhausen, 1906 ; Jérôme Hünerwadel, Por
trätmaler 1916 ; Selbstbildnisse Schweiz. Künstler der 
Gegenwart 1918 ; Briefe von J . C. W eidenmann  (N b l■ 
Stadtbibi. W interthur 1921). — Voir Festschrift G ym n. u. 
Ind.- schule W interthur, 3e partie , 1912. [H. Hr.]
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F I N L A N D E .  La répub lique  de F in lande  est un  des 
prem iers É ta ts ,  fondés p e n d an t la guerre  m ondiale, 
que la  Suisse a it  reconnu . J u s q u ’à p ré sen t aucun  tra ité  
de com m erce ou d ’é tab lissem en t n 'a  été conclu en tre  
les deux  p ays. L a colonie suisse en F in lande  est de peu 
d ’im p o rtan ce  et se com pose principalem en t d ’agricul
teu rs . D epuis 1914, il ex iste  à  Abo un  co n su lat suisse ; 
en 1920, u n  consu lat de F inlande a été  créé à Zurich, 
et, p e n d an t quelque tem p s, un v ice-consu la t a existé 
à L ausanne . Le professeur M ax llu b e r , de Zurich, ac
tu ellem en t p résid en t de la  Cour p e rm an en te  de Ju s tice  
in te rn a tio n ale , a fa it p a rtie  du com ité de ju ris te s  com 
posé de 3 m em bres et in s titu é  pa r la Société des N ations 
en vue d ’une so lu tion  du conflit re la tif  aux  îles d ’A al a n d . 
P a r  la su ite  M. F . Calonder, ancien  présiden t de la Con
fédéra tion  a siégé dans la com m ission p i f  ' , le, chargée 
en 1921 des t ra v a u x  prélim inaires pour le Conseil de 
la  Société des N ations, qui av a it à se prononcer sur 
l ’a ttr ib u tio n  des îles d ’A aland . [ C .  B e n z i Ìé Br .1

F I N N I N G E R  ( A F F A I R E ) .  É pisode des guerres 
de religion du X V I" s. qui, après avo ir été  un  sim ple 
conflit en tre  bourgeois de la ville de .Mulhouse et l 'au 
to rité . dégénéra en une querelle de longue durée 
d o n t la répercussion se fit sen tir  su r la C onfédération 
to u t  en tière . L a conséquence fu t  la ru p tu re  de M ulhouse 
avec les can tons catho liques. E n  1584, les frères Jak o b  
et M athis F inn inger, qui av a ien t ém igré de M atzendorf 
(Soleure), à  M ulhouse, ville alliée, euren t un  dém êlé 
avec les a u to rité s  de ce tte  ville pour la jouissance 
d 'u n e  fo rêt dans l ’iseuholz. Ils dem andèren t aux  
can tons catho liques de leur venir en aide. Ces can
tons p r iren t im m éd ia tem en t leu r p a r ti  sans avoir 
égard au  fond de la question  dans l ’espoir de ré in 
tro d u ire  à cette  occasion le catholicism e à M ulhouse, en 
se lig u a n t avec les ennem is de la nouvelle religion. Le 
4 ju in  1585, ils ad ressèren t à M ulhouse une le ttre  dans 
laquelle  ils exigeaient im périeusem ent q u ’elle eû t à se 
so u m e ttre  à la sentence d 'u n  trib u n a l a rb itra l, nom m é 
p a r  la D iète. M ulhouse invoqua  son d ro it de souverai
neté e t de ju s tic e  à  l ’égard des F inn inger réca lc itran ts  ; 
elle pe rsis ta  dans sa m anière  de voir, en dép it de n o u 
velles le ttre s  de m enaces, de sorte  que les cantons 
catho liques envoyèren t, dans l 'é té  d e . 1586, une dép u 
ta tio n  à  M ulhouse qui exigea d ’ê tre  en tendue  p a r le 
peuple rassem blé , sans ten ir  com pte des au to rités . 
Celles-ci ne se la issèren t pas in tim id er ; elles repoussèrent 
la p ré te n tio n  des can tons catho liques e t firent a rrê te r  
im m éd ia tem en t les deux F inn inger, qui é ta ien t aussi 
venus à M ulhouse, à  la su ite  et sous la p ro tec tion  de 
la d é p u ta tio n . Cet inciden t fu t la cause d 'u n e  ru p tu re  
avec les can tons catho liques. Quoique M ulhouse eû t, 
à  la su ite  d 'u n e  in te rv en tio n  des can tons p ro tes tan ts , 
présenté  des excuses aux  V II can tons e t conclu un  
arran g em en t avec les F inn inger, les catho liques dé
noncèren t en octobre leu r t ra ité  d ’alliance avec la 
ville. Les p ro te s ta n ts  n ’a b an d o n n è ren t cep en d an t pas 
M ulhouse e t lui p rê tè re n t m êm e m ain -fo rte  dans l ’été  de 
1587, lorsque la  foi p ro te s ta n te  fu t  en péril dans cette  
ville. Les tro u p es de Z urich , B erne, Bàie et Schaffhouse 
p riren t M ulhouse d ’a ssau t e t y  in sta llèren t une g a r
nison, ju s q u ’à ce que l ’ordre eû t été  ré tab li et que le 
libre exercice de la religion p ro te s ta n te  fû t g a ran ti. — 
Voir F . H olzach : Der M ülhauser F inningerhandel und 
der A u fru h r von 1590, dans Basler Beiträge  XV. [l>. ho.] 

F I N S H A U T S .  Voir FlN H A U T .
F I N S L E R .  Fam ilie  bourgeoise de Zurich. A rm o i

ries : écarte lé, au  1 de gueules au 
cro issan t figuré e t tou rn é  d ’or, aux 
2 e t 3 d ’azu r à  une ruche au n a tu 
rel sou tenue  de tro is eoupeaux de 
sinopie, au 4 de gueules à  une fleur 
de lys d ’or. La fam ille est a tte s tée  à 
Zurich dès le ‘X V e s. (la prem ière 
acqu isition  du droit de bourgeoisie, 
renouvelé en 1538, est de da te  
inconnue). L ’an cê tre  est — 1. H e i n 
r i c h ,  curé de Stiifa 1479, no ta ire  de 

l’E m pire  ; il rédigea à ce t itre  des ren tie rs  e t obit.uaires 
p o u r p lusieurs paroisses des environs, t  1513. — Voir 
Hegi dans Festschrift fü r  P aul Schweizer, p . 124.—  2. B e 

n e d i k t , fils du il0 1, p a s teu r d 'A lbisrieden 1529, p ro 
v iseur à l ’école ab b atia le  de Zurich 1530, diacre de Nie- 
derw eningen 1533, p a s teu r de B uchberg , d ’O telfingen 
1554 ; t  1556. — 3. J o s u a , fils du n° 2, 1538-19 jan v ie r  
1602, p a s teu r de W itikon  1555, O lelfm gen 1556, 
Meilen 1562, B ienne 1566 ; a  publié  des poésies latines 
e t en a  laissé d ’au tre s  en m an u scrit a insi q u ’une n a rra 
tio n  du Bieler Tauschhandel, e tc . — T ürler dans Bieter 
N bl. 1969, 1910. —  H aller : Bibliothek. —  4. E l i a s , 
fils du n° 2, * 1540, p e in tre , et —  5. C o n r a d , fils du 
n° 3, p e in tre  v e rrie r à Bienne, sont, m entionnés 
dans S K L .  —  6. H a n s - G e o r g , 166.9-1734, — 7. H a n s - 
H e i n r i c h , fils du n° 6, 1709-1790, e t —  8. H a n s - 
C o n r a d , en 1734, fondèren t d ’im p o rtan te s  m aisons de 
soieries. —  9. H a n s - G e o r g , 23 m ai 1748-29 m ars 1821, 
douzenier de la co rporation  zur M eise 1787, m em bre 
de la cham bre com m unale de Z urich 1800-1803, du 
Conseil de ville 1803 ; p résiden t 1815, in te n d a n t des 
b â tim en ts , colonel d ’artille rie . Depuis 1792 sa famille 
é ta it rep résen tée  dans la société du Schneggen. — 
Schweiz. M onatschronik  1821, p. 53. —  10. H u iis -  
C o n ra c l,  hom m e d ’Ë ta t  et officier, 18 ao û t 1765-21 dé
cem bre 1839. A d ju d a n t général d ’artille rie  1795, dou
zenier zum  W idder 1796 ; m inistre  des finances helvé
tiques 1798, il fu t renversé  pa r L aharpe en novem bre 
1799, m ais nom m é au Comité exécu tif après le coup 
d ’É ta t  du 7 jan v ie r  1800 : il y fu t chargé du d é p a rte 
m ent de la guerre , occupa la présidence à p a r tir  du 
23 ju ille t et. d irigea le coup d ’É ta t  du 7 ao û t 1800. 
Il a p p a r tin t  ensu ite  au nouveau Conseil législatif ju s 
q u ’au  3-1 jan v ie r  1801, so u tin t à  Zurich, en au tom ne 
1802, le soulèvem ent con tre  la R épublique he lvétique 
e t d ev in t le 18 sep tem bre m em bre de la C onstituan te  
zuricoise, le 23 m em bre du gouvernem ent provisoire. 
Dès 1803 il é ta it du Petit. Conseil. Colonel q u artier- 
m aître  1804, il fu t com m andan t in té rim aire  de l 'arm ée  
fédérale en 1815, a v a n t l ’arrivée  de B achm ann, puis 
com m anda la division de réserve sous ce dernier ; il 
réprim a la m utinerie  de la b rigade Schmiel et d ev in t, 
au d é p art de B achm ann, com m andan t en chef au  siège 
de H uningue et q u a rtie r-m a ître  général. La D iète l ’ho
n o ra  en 1816 du don d 'u n e  épée d ’or. Il dirigea dès 1810 
la trian g u la tio n  du pays, œ uvre d on t il é ta it p rom oteu r 
e t qui p rép ara  la carte  D ufour. La ban q u ero u te  de la 
m aison de banque  Gebr. F insler & C16, parce que les 
fonds d ’É ta t  n ’é ta ien t pas couverts, e n tra în a  sa re tra ite  
en 1829 des au to rité s  can tonales et. du poste de q u artie r- 
m aître  général, ainsi que son bannissem ent de la ville 
d u ra n t un  an. — A U B .—  Frick  : J  -K  Finslers polit. 
Tätigkeit zur Zeit der Helvetik. — Œ chsli : Gesch. der 
Schiveiz im  19. Jahrb . — Leben der Bürgermeister David  
von W t/ss. — N Z Z  1923, n° 129. — A SG  X , 47. —
11. H a n s - J a k o b ,  frère du  n° 10, 15 novem bre 1767- 
25 ju in  1835, douzenier zur M eise, m em bre du G rand 
Conseil 1814, du Conseil de la ville 1818 ; il fu t a rrê té  
et d u ran t quelques années privé de ses d ro its civi
ques, parce que chef de la banque qui fit ban q u ero u te  
en 1829. —  12. H a n s - G f . o r g ,  11 décem bre 1793-30 dé
cem bre 1838, p as teu r de W ipkingen 1816, W angen 
1823, doyen 1830, du Conseil d ’église 1836. On lui 
do it un  rem aniem ent du catéchism e. — Worte des 
Andenkens. —  N bl. W aisenh. Zurich  1841. — D. G. 
Finsler : Unvergessen. —  13. H a n s - J a k o b ,  28 aoû t 
1796-3 sep tem bre 1863, D r m ed., a u te u r  de tra v a u x  su r 
les bains de Sec wen et. le m édecin Johannes von M urait 
(1645-1733). — 14. H a n s - G e o r g ,  22 m ars 1800-8 ao û t 
1863, D r ju r .,  p résiden t du tr ib u n a l de d is tric t 1832, 
du tr ib u n a l can to n al 1837-1861, dépu té  au  G rand Con
seil 1831-1861, du Conseil de la ville 1844 ; a u te u r d ’un  
p ro je t de procédure  civile. — 15. F r i e d r i c h - I x a s p a r , 
fils du  n° 9, 15 sep tem bre 1804-17 ju in  1882, in specteu r 
général des fo rêts du can ton  de Zurich 1832-1864, fo
restie r de va leur. — 16. H a n s - G e o r g ,  fils du n° 11, 22 
décem bre 1798-14 sep tem bre 1879, second secrétaire  
d ’É ta t ,  dépu té  au G rand Conseil 1828, prem ier d irec
teu r de la B anque de Z urich 1836-1872. — 17. D iethelm - 
G eorg ,  fils du n° 12, 24 décem bre 1819-1 "  avril 1899. 
v icaire au  N eum ünster 1844, p a steu r de Berg am  
Irchel 1849, de W ipkingen 1867, du G rossm ünster de 
Z urich 1871, m em bre du Conseil d ’église 1856 ; dernier
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an tis tè s  de l ’église zuricoise 1866-1895. D r theol. h. c. 
du l ’un iversité  de Bàie 1860. Comme m em bre de la 
C o n stituan te  1868-1869, il trav a illa  contre les dém o
crates à faire insérer dans la C onstitu tion  là reconnais
sance de l ’Église zuricoise com m e Église nationale  ; 
dépu té  au  G rand Conseil 1873-1896, il c o m b a ttit en 
faveur d ’une  nouvelle loi ecclésiastique et du synode 
m ix te  (populaire ou laïque). La conférence des églises 
évangéliques de la Suisse est aussi due à  son in itia tive .

Comme théologien, Fins- 
ler, élève de Nitzsch. 
ap p a rten a it au groupe 
o p portun iste , dont il réd i
gea dès 1860 le Kirchen
blatt fü r  die reform. 
Schweiz et présida  plus 
ta rd  la Schweizerisch- 
kirchliche Gesellschaft. 
P rincipales publications : 
Kirchl. S ta tistik  der reform . 
Schweiz ; Gesch. der theolo- 
gisch-kirchl. E n tw icklung . 
in  der deutsch-reform. 
S chw eiz ; les b iographies 
de son grand-père ,, V An- 
tistes Georg Gessner, et 
de 1 ’A ntistes F iissli ; t r a 
vau x  sur Zw ingli et sur 
son arriè re-grand-père  La- 

D'ethelm-Goorg Finsler. vat-er. — N bl. der zürch.
D'après une lithographie. IJiilfsges. 1916 et 1917 .—

Worte der E rinnerung . — 
Blätter der Erinnerung  dans Kirchenblatt f. d. reform. 
Schweiz 1896. — N Z Z  1896, n° 174 ; 1919, n° 2031. —
18. G e o rg , fils du n» 17, 22 février 1852-19 février 1916, 
professeur des langues classiques eu 1876 au  gym 
nase de la ville et m aître  auxiliaire  au gym nase clas
sique, fu t appelé en 1886 à Berne comme recteu r de la 
section litté ra ire  du gym nase de cette  ville ; in stitu teu r 
ém inent, fo n d a teu r de la Société littéra ire  de Berne, au 
te u r  de la prem ière p a rtie  de la biographie de son père 
dans N b l. der zürch. Hilfsges. 1916 ; connu su rto u t pnui
ses recherches sur Hom ère, entre  au tres : Homer; Die 
Ilias ; A u s  der M appe eines Fahrenden, 1884. — Nbl. W ai
senhaus Zürich  1920.— Ansprachen bei der Trauerfeier.— 
N Z Z  1916,n° 322 et 328. —  Jahresbericht f. A ltertum s
wissenschaft, vol. 194 B, p .2 4 . — N bl. L it. Ges. Bern 1917. 
— Die Schweiz 20 ,1916.— 19. R u d o l f , fils du n" 17, 5fév. 
1861-1er novem bre 1921, p a s teu r de H ausen a. A. 1884. 
du G rossm ünster de Zurich 1899 ; publia entre  au tres 
les b iographies de son père (2e partie) et de son frère 
Georg. —  N Z Z  1921, n° 1568. — 20. G e o rg , 23 ja n 
vier 1860-18 novem bre 1920, p asteu r d ’H om brechtikon 
1884, m aître  de religion au gym nase de Baie 1890, D r 
phil. et theo l. h . c. de l ’un iversité  de Zurich. Il collabora 
à l ’édition  des œ uvres de Zwingli dans le Corpus 
Reformalorum  avec Em il Egli d ’abord , puis avec K öhler ; 
a u te u r  d ’une b ibliographie très com plète du  réform a
teu r. —  N Z Z  1920, n° 1918. — Ziv. IV, I . —  Zum  A n 
denken an G. F . — Voir en général Kellei'-Escher : 
P rom pluar. — G. F insler (n° 20) : Genealogie der Fam ilie  
Finsler. — A G S. —  L L . —- L L H .  - -  Gesch. der Schild- 
ner zum  Schneggen. [C. Brun.]

F I N S T E R H E N N E N  (C. Berne, D. Cerlier. V.
D GS). Com. et Yge de la paroisse de Siselen. En 1212- . 
1223 Freineshun  ; ' en 1263 P in  guis Gallina ; en1453 zu  ; 
der feisten H ennen;  en 1526 feissen Hennen ; en 1527 
et en 1539 Veisterkennen =  poule grasse. F insterhennen 
sub it le so rt de la seigneurie de Cerlier avec lequel il 
échu t à Berne après les guerres de Bourgogne. A vant 
1528 l ’abbaye de S a in t-Jean  percevait chaque année 
comm e dîme une poule grasse. La pierre dite Grauer 
Stein, a u jo u rd ’hui d isparue, co n stitu a it au trefo is la 
lim ite  en tre  les seigneuries de Cerlier et de N idau. En 
1731, un  incendie dé tru isit une p a rtie  du village. — . 
Voir Mülinen : Beiträge V I. —  Ja h n  : Chronik. — A rchi
ves de la com m une. [ D i n k e l î m a n n - . ]

F I N S T E R L I N G .  Fam ille é te in te  de la  ville de Saint- 
Gall. —  C y r i l l ,  grand  conseiller 1585, f  1627. Un au tre  
C y r i l l , 1581-1656, fu t titu la ire  de nom breuses fonc

tions publiques. Son fils — H e r m a n n ,  1610-1674, é ta it 
p a steu r de la ville en 1637. Les le ttres  qui lui on t été 
adressées de 1656 à 1661 pa r le théologien Jo h .-R u d . 
W etts te in  et pa r des pasteu rs de cam pagne de la Suisse 
orientale fo rm ent le Codex n° 1323 de la "bibliothèque du 
couvent. —  Voir L L H . — Scherrer : Katalog der S tifts-  
bibl. —  Biographie der St. Galler Geistlichen (m us. à la 
Bibl. de la ville). [et.]

F I N S T E R N A U .  Fam ille é te in te  de la ville de Berne.
—  B a l t h a s a r , avoyer d ’U nterseen en 1509, grand sau- 
tie r  en 1518. —  L L . [ r .  w.l

F I N S T E R W A L D .  Voir E i n s i e d e l x .
F I N T A N  ( S A I N T ) .  O riginaire d ’Irlande, il fit un pè

lerinage à Tours et à Rom e. Au re to u r il passa à Pfäfers 
et à R heinau , où il en tra  au  couvent en 851 et vécut 
ju sq u ’à  sa m ort, en 878, dans une cellule placée dans 
l’église. Dès 1114, il ap p a ra ît comme un des pa trons 
de l ’église de l ’abbaye de R heinau. Des hym nes en son 
honneur on t été  composées au x  X Ie e t X I I e s., dans 
cette  abbaye'. Des reliques de sa in t F in tan  on t été 
données à Saint-G all, à Neu St. Jo h an n  et à F rau en ta l. 
Un nouveau cénotaphe lui a été érigé à R heinau en 
1710. Saint F in tan  est représen té  sous la form e d ’un 
m oine bénédictin , a-vec le livre et le b â to n , quelque
fois avec une colombe sur l ’épaule ; il p a ra ît aussi 
comme pèlerin , ay an t à  côté de lui le b â to n  et un 
chapeau ducal. Ce dernier en souvenir de la dignité 
q u ’il au ra it abandonnée. — Voir E .-A . Stückelberg  : 
Die Schweiz. Heiligen des Mittelalters. — Le m êm e : 
Gesch. der Reliquien in  der Schweiz. — UZ. — Sigelabb. 
zum  UZ  I, VI, V III . — J .  W erner : Die ältesten H ym 
nensamm lungen von Rheinau, dans M A G Z  X X I I I .— 
Mone : Quellensammlung zur bad. Landes gesch. I. — 
Bibliotheca hagiographica latina, éd. des Bollandistes I, 
447. [ F .  H.]

F I O R A .  Voir F l ü E L E N .
F I R R A O ,  G i u s e p p e ,  * en 1670 à Naples, archevêque 

de Nicée 1716, nonce en Suisse du 20 octobre 1716 au 
15 novem bre 1720, nonce au  Portugal 1720. évêque 
d ’Aversa 1731, cardinal 1731, secrétaire  d 'É ta t  1733, 
t  24 octobre 1744. — Voir Helvetia V III , 214. — Migne : 
Dictionnaire des .Cardinaux 9®6. - '>,<i m er. [.J. t . ]

F I S C A L E .  Nom donné autrefo is à un  m ag istra t 
d on t le rôle é ta it im p o rtan t dans les bailliages tessinois. 
Lugano en av a it deux, lWendrisio, Locarno, Val Maggia 
et Lavizzara un  seul. Ils faisaient fonction de receveurs 
pour les cantons, ap p arten a ien t au  trib u n a l du bailli 
e t, dans les procès pénaux , en tendaien t l ’accusé et les 
tém oins. Les fiscali de Lugano devaient l ’un et l ’au tre , 
en cas de délit, se rendre  sur les lieux et y ouvrir une 
prem ière enquête ; celui de L ocam o fonctionnait comme 
accusateur public. Les fiscali pouvaien t plaider dans 
les procès civils et pénaux . A Lugano chaque fiscale 
et chaque chancelier ava ien t la surveillance de deux 
des q u a tre  pievi. Les fiscali é ta ien t pris dans la popu
la tion  indigène, mais nom m és par les cantons. Ceux 
de L ugano, du Val Maggia e t Lavizzara devaient se 
faire confirm er tous les deux ans, contre une redevance. 
Ceux de Locam o et de Mendrisio é ta ien t nom més à 
vie, ce qui explique que cette  charge y é ta it devenue 
presque héréd ita ire . — Voir W eiss : Die tessin. Land- 
vogteien. [C.. T.]

F I S C H .  Fam ille des cantons d ’Appenzell. d ’Argovie, 
de F ribourg  e t de Saint-G all.

A. C a n to n s  d ’A p p e n z e l l  e t  d 'A rg -o v ie . U l r i c h  émi
g ra  en Argo vie à la fin du X V e ou au  com m encem ent du 
X V Ie s. : f  à Brugg a v an t 1549. Son fils J o h a n n e s  fut 
l ’ancêtre  de la branche de V eltheim  florissante ju sq u ’à 
la fin d u -X V IIe s. ; un  fils puîné, J o h a n n e s ,  acquit 
la bourgeoisie d ’A arau  ; grand  sau tie r 1587. m em 
bre du Conseil e t in te n d a n t des b â tim en ts  1601, ca
p ita ine  de 120 h. levés en 1589. — 1. H a n s - U l r i c h ,  
fils du précédent, * 1583, se voua à la pe in tu re  sur verre, 
m em bre du Conseil 1633, secrétaire  de la ville 1644 ; 
f  a v a n t le 11 octobre 1647. — 2. H a n s - B a l t h a s a r ,  fils 
du n° 1, * 1608, p e in tre-verrier ; f  à Yillm ergen 1656.
—  3. H A N S - U L R I C H ,  fils du n" 1, * 1613, pe in tre-verrier ; 
f  1686. Les n os 1 et 3 ont laissé une série de v itrau x , 
d ’arm oriaux , de tab leau x , d ’arm oiries et de vues d ’A arau.
— 4. J o h a n n e s , 20 m ai 1688-21 octobre 1757, notaire,

%



1 1 0 KISCHART FISCHER

com posa une  chron ique d ’A arau  qui va. ju sq u ’en 1731. I 
—  5.  J o h a n n - G e o r g ,* 9 novem bre 1758, second pas
te u r  d ’A arau  1794, se re tira  en 1798 e t d ev in t secrétaire  
du  m in istre  h e lvé tique  des a r ts  e t des sciences ; au to u r 
d ’un m ém oire su r les dern iers événem ents d ’A arau  1798; 
t  18 m ars 1799. — 6. K a s p a r , géom ètre à Berne 1788, 
é ta it cap ita ine-ingén ieu r sous M asséna à  Z urich  1799 ; 
t  2 ju in  1819 au  service de l ’É ta t  de B erne. A rm oiries : 
de gueules à  une  sirène d ’arg en t (v a rian tes). —  Voir 
Merz : W appenbuch der Stadt A arau . [F. w .]

B. C a n to n  de F r ib o u r g .  A ncienne fam ille fribour- 
geoise encore e x is tan te , orig inaire de P ra ro m an , reçue 
bourgeoise de F rib o u rg  en 1695, puis de L o v e n s .— 
A rchives d ’É ta t  de F ribourg . [G. Cx.j

C. C a n to n  de S a in t-G a ll. La fam ille p a ra ît  aussi à 
Sain t-G all avec E g l o l f  ou E g l i  V i s c h ,  bourgeois de 
Sain t-G all 1400. —  U r s u l a , prieure  de S t. K a th a rin a  
à  Sain t-G all 1438. — Voir U StG . [Bt.]

F I S C H A R T ,  J o h a n n , de S trasbourg , a u te u r  sa tir i
que a llem and , t  1590 ou 1591, d o n t la  Geschichts
k litterung  co n tien t des allusions à  la ville de Bâle. 
D ans ce tte  ville, il com posa A ller P ra k tik  Grossmutter, 
parodie  des p ro phéties de calendrier pour laquelle  il 
m it à  c o n trib u tio n  le calendrie r suisse. D ans son poèm e 
de 1576, Das glückhafft S c h if f  von Zürich , où il u t i 
lisa l 'A rgo  T igurina  de R udo lf G w alther le jeune  
ainsi que d ’au tre s  sources zuricoises, il ch an ta  l ’expé
d ition  dans laquelle  les Zuricois a p p o rtè ren t leur bouillie 
de m illet à  la  fê te  de t i r  de S trasb o u rg  ; en 1588 il célébra 
l ’a lliance conclue en tre  Zurich, Berne e t S trasbourg .
Il consacra  aussi des vers à  B ullinger. —  Voir Bâch- 
to ld  : Das glückhafte S c h iff  von Zürich  dans M A  GZ 
X X , 2. —  Le m êm e : Gesch. der deutschen L it. in  der 
Schweiz. —  Œ uvres de F isch a rt. —  A .H au ffen  : J .  F .
2 vol. —  K urz dans Z ur Feier der 25jähr. Lebensw irk
sam keit R ud . Rauchensteins. [C. B . l

F I S C H B A C H  (C. Argovie, D. B rem g arten . V .D G S ). 
Yge fo rm an t avec Göslikon paroisse e t Com. po litique  ; 
Visbach  est cité  dans les A cta  M ur., Vischpach dans le 
re n tie r  des H absbourg . Du bailliage de V illm ergen, il 
passa  en 1415 avec le F re iam t au x  Confédérés. Les m urs 
du b â tim en t d it Heidenkeller so n t p ro b ab lem en t d ’ori
gine rom aine. D ans les environs, les B ernois, sous le 
co m m andem en t du  général T scharner, b a tt i r e n t ,  au  
cours de la  seconde guerre  de V illm ergen, le 26 m ai 
1712, les Lucernois e t les gens du F re iam t conduits pa r 
le général Sonnenberg  dans le co m b at dénom m é 
Staudenschlacht. —  Voir D ierauer IV . —  B ronner : 
Der K t. A argau  I I ,  311. [ H .  B.]

F I S C H B À C H  (G. Lucerne, D. W illisau. V. DGS).
Corn, e t Vge. A rm oiries  : d ’or au  pois
son de sable. E n  1224 Viscebach\ en 
1295 W isbach. T rouvaille  d ’une hache 
de bronze. L a h a u te  ju rid ic tio n  a p 
p a r tin t  au x  seigneurs de L enzbourg et 
d ’A utriche, puis à  L ucerne dès le X V e s. 
L a basse ju stice  fu t exercée p a r les 
sires de B alm , plus ta rd  p a r l ’A utriche, 
et, p e n d an t des siècles, avec les droits 
de police, p a r le s  seigneurs de K aste ln . 
Les couvents de S a in t-U rbain , Ebers- 

ecken e t E insiedeln  y  av a ien t des biens e t des re
venus. L ’u tilisa tio n  de l ’A llm end é ta it  réservée aux 
fam illes bourgeoises ; on en c o m p ta it 34 en 1563, et
3 h a b ita n ts . U n p a rtag e  de ces terres  eu t lieu en 1554. 
Les rôles de ju s tic e  so n t conservés p o u r les années 
1578 et 1598. L a chapelle, dédiée à sa in t A per, date 
de 1520. Q uand on en creusa les fondem ents , on tro u v a  
une cloche p ro fondém en t en terrée . U n in s t itu t  pour 
ind igen ts a été  fondé en 1844 sur le dom aine de Tschâgg- 
len. — Gfr. 49, 61 et 74. —  Btirli : Stam m baum  1914, 
21-23. — Cysat. — Archives d ’É ta t ,  L ucerne. [P.-X. W.]

F I S C H B A C H E R .  Nom  de fam ille des C. d ’Appenzell 
et de Saint-G all. 1412 U n  V ischpacher d ’A ppenzell ; 
1430 U l i  V ischpacher à  Sain t-G all. Les F ischbacher de 
H em berg  son t bourgeois de Sain t-G all depuis 1876 ; 
ceux de Pe terzell depuis 1887. e t 1890. [Bt.]

F I S C H E L E R ,  V I S C H E L E R  ( F I S C H E R ,  V l S C H E R ) .  
Vieille fam ille bourgeoise de K ü ssn ach t (Schwyz), do
miciliée à  Im m ensee et à  M erlischachen. R u d o l f

Fischer est tém oin  en 1284 dans le procès des im pô ts 
du b a illia g e ; J æ n n i  Bische! er p rê ta  serm en t en 1293 
au  tr ib u n a l du p rév ô t de L ucerne ; 'C(UONI) V ischeli, 
tém oin en 1302, tém oigna  dans le procès in te n té  p a r 
les seigneurs de K üssn ach t à  l ’abbesse de Z urich. — 
J æ n n i  d ev in t bourgeois de L ucerne en 1352. ■— C a s p a r  
Fischer, am m anii de K üssn ach t 1590. —  A rchives de 
K üssn ach t. [ A I .  T r u t t m a n n . ]

F I S C H E N T H A L  (C. Zurich, D. H inw il. V. D G S).
Vge, Com. po litique  e t paroisse. A r
moiries : d ’azu r à tro is poissons d ’a r 
g en t posés le p rem ier en bande, le 
second renversé, en pal, b ro ch an t sur 
le prem ier, le tro isièm e en b a rre , b ro 
ch an t sur les deux au tres . E n 878, 
F iskinesta l, vallée de Fisico ou F isk in  ; 
ce tte  année-là  le couven t de Sa in t- 
Gall reçu t un  g rand  dom aine dans 
la  vallée. L ’église, dédiée à sa in t Gall, 
fu t  p ro b ab lem en t bâ tie  vers 911- 

917, sous l ’évêque Salom on I I I  de Constance, sem- 
ble-t-.il, qui, selon E k k eh ard  de Sain t-G all, av a it dû 
fu ir dans le T ôssta l. Elle passa  en 1390 des barons 
de Tengen au co uven t de R iiti et en 1525 à  Zurich. Le 
chœ ur da te  de 1469-1470, la ne f de 1711. Les anciens 
biens d ’église f W idum.) so n t encore a u jo u rd ’hu i g revés 
de serv itudes en faveur du sacris ta in . Vers la fin du 
X I X e s., p lusieurs h am eaux  isolés sur les h au teu rs  fu ren t 
supprim és p a r  su ite  de l ’é tab lissem en t de p â tu rag es p a r 
des corporations agricoles, e t des rebo isem ents exécutés 
p a r l ’E ta t  de Zurich. F ischen tha l est la p a tr ie  du poète  
Ja k o b  Senn e t du conseiller na tio n a l J . - J .  K eller. P opu
lation : 1634, 4 6 6 h ab ., 1836, 2814 ; 1920, 1826. R egistres 
de bap têm es, de m ariages et de décès dès 1551, d e fam il- 
les dès 1650. —  Voir H . B ernhard  : W irtschafts- u. Sie- 
delungs geo graphie des Tösstals. —  Le m êm e : Boden- 
benützungssysteme, p . 8. —  G. et F . Hegi : Das Tôsstal 
und die Tüsstalbahn  1913. —  G. Hegi : Die Sekundar
schule Fischental 1838-1888. —  G uggenbühl : Z u m  
K irchw eihjubiläum  in  F ischental am  22 Okt. 1911 dans 
Volksblatt vom Bachtel 1911, n os 125 e t 126.—  Le m êm e : 
A u s den Urkunden im  K irch turm sknopf dans K irch
liches Gemeindeblatt n os 33 et 35. — Le m êm e : 
Unser Gotteshaus, dans le m êm e jo u rn a l, n° 33. —  J . 
M [ötteli] : A u s  alten Zeiten der Gem. F ischental dans 
Volksblatt vom Bachtel 1906, n os 54-57, 60-62. — Le 
m êm e : A u s Vergangenheit und  Gegenwart von F ischen
tal dans Ausstellungszeitung R ü ti  1911, n° 9. [ F .  H e g i . ]

F I S C H E R ,  von F I S C H E R .  Fam illes des can 
to n s d ’A rgovie, Bàie, Berne, Grisons, L ucerne, Sain t- 
Gall, Schaffhouse, Schwyz, V aud e t Zurich.

A. C a n to n  d ’A rg o v ie . —  H ein rich , chef du m ou
vem en t dém ocratique dans le F re iam t argovien  1830-
1831. * 19 ju in  1790 à M erenschw and. D éputé  au  Grand 
Conseil, il m enaça en va in , en novem bre .1830, le Grand 
Conseil réac tio n n a ire  d ’un  soulèvem ent populaire  s ’il 
n ’accep ta it pas sans réserve le p o stu la t du p a r ti  dém o
cra tiq u e  en fav eu r d ’une revision de la  C onstitu tion , 
rassem bla , le 5 décem bre, sous la  pression populaire, 
5-6000 h. à  W ohlen, occupa le lendem ain  sans coup 
férir la ville d ’A arau , licencia tro is jou rs  après la  plus 
grande p a rtie  des vo lon taires qui av a ien t observé une 
discipline m odèle, puis, le 10 décem bre, après que le 
G rand Conseil eû t cédé com plètem ent, congédia le 
reste  des vo lon ta ires avec lesquels il s ’é ta it re tiré  à 
L enzbourg. Le «général» fu t  nom m é, le 3 jan v ie r  1831, 
p résid en t de la  com m ission de revision de la Consti
tu tio n , m ais il ne fu t guère à la h a u te u r des exigences 
de cette  s itu a tio n . F u t encore dépu té  au  G rand Conseil 
de 1831 à  1836. f  1861. — Voir D ierauer V. —  B üchi :
H . Fischer, dans Schweizer Rundschau  X IV , p. 165. — 
[Bt.] — H e r m a n n  Fischer-Siegw art, n a tu ra lis te , * 1842 
à Zofingue, pharm acien , au to d id ac te  connu p a r ses 
collections scientifiques et ses nom breuses publications 
parues en p a rtie  dans des périodiques ; co llabora teur 
de B rehm  : Tierleben. D r h . c. de l ’un iversité  de Zu
rich . [Gr.]

B. C an to n  de B â le . P lusieurs fam illes de ce nom  exis
ta ie n t à Bâle déjà au  X V Ie s. L ’une d ’en tre  elles exerçait 
le m étier de pêcheur et de ba te lie r et a p p a rten a it aux
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corporations des pêcheurs, des bateliers et des Spinnw et- 
tern (en qualité  de conducteurs de radeaux  et cons
tru c teu rs  de b a teau x ). — F r i e d r i c h , batelier, m em bre 
du  Conseil 1596-1630, t  en 1630. — A une fam ille de ve r
riers a p p a rtie n t H i e r o n y m u s , 1564-1630, don t le 
nom s ’écrivait aussi Vischer, p rév ô t de la corporation 
zum  Himm el 1620-1630, pe in tre  sur verre et pein tre 
d ’arm oiries. Son père, M a r x - S i g m u n d , t  1599, é ta it 
aussi pe in tre  sur verre, év idem m ent aussi son fils 
M a r x - S i g m u n d , m em bre de la corporation  zum  H im 
mel en 1612. L 'arm oria l d ’H ieronym us fu t élaboré en 
1597 et con tien t en 3 sections les arm oiries de la cathé
drale, celles du cloître e t celles de la salle du chap itre  ; 
on y a  jo in t les arm oiries de la famille d ’Andlau, des 
m argraves de B ade-H ochberg, des fam illes d ’Eptingen, 
Flachsland , Fleckenstein, Fröwler, H a t ts ta t t ,  de l ’Au
triche, des fam illes R o t de R osenberg, R otberg , Schaler, 
Thierstein , etc. — Voir R. W ackernagel : W appen
bücher in Basel dans Deutscher Herold 1891. — Voir 
aussi V i s c h e r . [ p .  r 0 .]

C. C a n t o n  d e  B e r n e ,  d e  F i s c h e r .  Fam ille p a tr i
cienne de la ville de Berne, bourgeoise 
depuis 1562. La particu le  a été adop
tée en 1842. Arm oiries : de gueules 
à un  poisson d ’argent sou tenu  d ’un  
fleuve de m êm e et su rm onté  d ’une 
étoile d 'o r : depuis 1680, souvent 
écartelé, aux 1 et 4 d ’azur à un  cor 
postal, aux 2 e t 3 de gueules à un 
poisson d ’arg en t et par la su ite  écar
telé , au x  1 e t 4 aux anciennes 
arm es : aux 2 et 3 de gueules à un 

poisson d 'a rg en t recourbé qui est de R eichenbach ; sur le 
to u t, d ’azur, à un  cor postal d ’or. De 1562 à 1832, cette 
famille a donné à la ville, un  avoyer, deux trésoriers, 
sept bannere ts , qua to rze  m em bres du Conseil, deux 
grands soutiers, c inquante  baillis dans soixante  e t onze 
charges, qua tre -v in g ts  m em bres du G rand Conseil et 
so ix an te-quatre  officiers dans le service na tio n a l et é tra n 
ger. — La p a ren té  avec les Vischer an térieu rs, bourgeois 
de Berne (nos 1 à 13 e t 15) n ’est pas établie , m ais affir
mée pa r la fam ille. —  1. B e r t o l d u s  P i s c a t o r ,  consi- 
dicus, avoyer de la ville en 1227. Un au tre  B e r c h t o l d ,  
du  Conseil 1252 et 1255. — 2. J o h a n n ,  bourgeois de 
Berne 1240, du Conseil 1250. — 3. H e i n r i c h ,  che
valier de Saint - Je a n  de Jérusalem , com m andeur à 
Buchsee 1257-1267. —  4. C o n r a d ,  her 1293, du 
Conseil 1285, m em bre de la délégation de Berne dans 
l’affaire des ju ifs en 1294, m em bre du trib u n a l a rb itra l 
pour Berne dans le conflit avec Fribourg  1295, t  a v an t 
1303. — 5. P e t e r ,  fils du n° 4, du Conseil 1290. —  6. Ni- 
c l a u s ,  neveu du n° 5, du  Conseil 1334. —  7. R u d o l f ,  
frère du n" 6, époux de Clara vonB ennenw yl, qui l ’a b an 
donna et fut de ce fa it excom m uniée, ainsi que ses p a 
ren ts  qui l 'av a ien t recueillie, par l ’évêque de Lausanne, 
1337. — 8. C o n r a d ,  frère des n os 6 et 7, m oine, père 
gardien  du couvent des franciscains de Berne 1335. — 
9. W a l t h e r ,  cité 1335-1359, bourgeois et du Conseil 
de Thoune, lieu ten an t du trib u n a l 1353. — 10. J o h a n n ,  
bourgeois de Berne 1400. m em bre du Conseil 1417- 
1423, bailli de W angen 1426. — 11. P e t e r ,  fils du 
n° 10, du G rand Conseil 1442, in te n d a n t des b â tim en ts 
1438-1443. m em bre du P e tit  Conseil 1445-1453, hos
pita lier 1448, bailli d ’A arberg 1455, f  1471. Il ap p o rta  
à ses arm oiries quelques m odifications : au lieu du 
fleuve, tro is coupeaux, v a rian te  qui se re trouve  ju s 
q u ’à la fin du X V II0 s. —  12. A n t o n ,  capitaine au 
service é tranger, t  1522 à la Bicoque ; un  des hom m es 
les plus grands et les plus vigoureux de son tem ps. — 
13. C r i s p i n u s ,  * vers 1490, m em bre de la corporation 
des cordonniers, du G rand Conseil 1519, du Conseil 
secret et du P e tit Conseil 1528, percep teur de l’im pôt 
sur le vin 1529, député  auprès de F ribourg  1530, m em 
bre du Conseil de guerre 1531 et 1536, député  auprès 
de Soleure 1534, in ten d an t des greniers 1535, délé
gué pour l'o rgan isa tion  du gouvernem ent du Pays de 
Vand 1537, a d m in istra teu r de la léproserie, conseiller 
préposé aux  escortes 1551, percep teu r de l'ohm geld 
1561. dépu té  à la D iète de Baden 1558, f  29 novem bre 
1563.— Voir Gfr. R e g .— Tillier. —  14. .X iclau s , bou

langer et m em bre du Conseil de Thoune 1532, banneret 
1545, lieu ten an t du tribunal 1565, souche de la famille 
actuelle , f  vers 1578. — 15. H e i n r i c h ,  fils du n° 13, 
1550-1575, du G rand Conseil 1571, préposé à  l ’assis- 

I tance  1574, du Conseil secret, du P e tit Conseil 1574, 
i  bailli de Schenkenberg 1575. — 16. B u r k a r d ,  fils du 

n° 14, * à T houne 1538, m égissier, reçu bourgeois de 
Berne en 1562, m em bre de la corporation  des tanneurs, 
du Grand Conseil de Berne 1571, bailli de W angen 1579, 
t  m ai 1592. — 17. B e a t ,  fils du n" 16, * 1577, du Grand 
Conseil 1608, gouverneur de Bonm onl 1613, du P e tit 
Conseil 1621, bailli d ’In terlak en  1623, bannere t 1627, t  de 
la peste 1629. — 18. S a m u e l ,  fils du n° 16, 1581-1652, 
du G rand Conseil 1617, avoyer d 'U nterseen 1622, bailli 
de M orat 1632 et 1640. — 19. B u r k a r d ,  fils du  n» 16, 
* 1588, du Grand Conseil 1614, grand sau tie r 1615, 
bailli de Lugano 1618, d ’Avenches 1621, m em bre du 
P e tit  Conseil 1629, bailli de L ausanne 1630, adm inis
tra te u r  d ’église 1639, ban n ere t 1641, trésorier pour les 
pays rom ands 1644, t  1656. —  20. B e a t ,  fils du n" 17, 
1613-1668, du G rand Conseil 1645, bailli de Bipp 1648. 
d ’Aigle 1659. —  21. S a m u e l ,  fils du n° 17, * 1618, du 
G rand Conseil 1645, bailli de F raubrunnen  1654, m em 
bre du P e tit  Conseil 1661, in te n d a n t des b â tim en ts 1666, 
b an n ere t 1671 et 1679, tréso rie r pour les pays allem ands 
1672, t  a v an t Pâques 1682. Proposé en 1675 comme 
avoyer, il déclina cette  élection (Tillier IV). —  22. B e a t ,  
fils du n° 21, * 1643, du Grand Conseil et am m anii de 
l ’Hôtel de Ville 1673, bailli de Gessenay 1676, m em bre 
du P e tit Conseil 1694, bannere t 1700, t  28 ju in  1708. —
23. J o h a n n - J a k o b , fils du n» 21, 1651-1707, du Grand 
Conseil 1680, bailli de Bipp 1684, d ’Aigle 1703. —
24. H i e r o n y m u s ,  fils du n» 21, 1653-1719, du Grand 
Conseil 1680, bailli de B onm ont 1689, avoyer d ’U nter- 
seen 1714. —  25. B e a t - J a k o b ,  petit-fils du n°-18, 1679- 
1749, du Grand Conseil 1718. bailli de Trachselw ald 
1727, avoyer d ’U nterseen 1744. — 26. J o h a n n ,  fils du 
n° 23, * 1688, du G rand Conseil 1727, bailli de Saint- 
Jean  1739, du P e tit Conseil 1740, in ten d an t des b â ti
m ents 1746, t  à D ettligen 1753. — 27. B e a t ,  petit-fils 
du n° 19, * 1702, du Grand Conseil 1735, grand  sau tier 
1738, bailli de Moudon 1742, du Conseil secret, du P e tit 
Conseil 1657, f  à Mur 8 ju in  1760.— 28. J o h a n n - R u 
d o l f ,  arrière-petit-fils du  n° 19, 1702-1748, m ission
naire  à L unau en B randebourg 1732, pasteur à  Bargen 
1737, a u te u r  d 'une  Dissertalio Historico - Theologica 
de Palm igeris in  A lbis, Apoc. V I L  13, 17, e t au tres 
publications théologiques m entionnées dans L L . —
29. B e a t - J a k o b , fils du n° 25, 1708-1780, capitaine- 
lieu tenan t en France 1736, m aître  des poudres 1771. —
30. S a m u e l , seigneur de R ubigen, arrière-petit-fils du 
n° 23, 1729-1788, du Grand Conseil 1764, bailli de 
Lenzbourg 1783. — 31. J o h a n n - R u d o l f , seigneur de 
R ubigen et H unziken, arrière-petit-fils du n° 23; * 1733, 
officier en H ollande, m ajor 1759, ad m in istra teu r à 
H ettisw il 1788. — 32. A b r a h a m - S a m u e l , arriè re-pe tit- 
fils du n" 20, a rtis te -p e in tre , 1744-1790.— 33. H e i n r i c h - 
F r i e d r i c h , petit-fils du n° 28, * 1754, officier en 
Sardaigne, sera it ensuite entré  dans l ’ordre des jésuites ; 
m o rt à T urin  1808 dans la charge de confesseur du 
roi Charles-Félix. — 34. Jo h a n n -R u d o lf-E m am ie l, 
pédagogue, * à  L angental 1772, é tud ia  la théologie à 
Berne, L ausanne, léna , Berlin et W eim ar où il connut 
personnellem ent W ieland, Schiller et G œ the et p a r ti
culièrem ent le pédagogue H erb art avec lequel il rev in t 
à Berne en 1797. Diacre à Schinznach, il se rencontra  
souvent au château  de K asteien avec Pestalozzi dont 
il em brassa com plètem ent les idées, secrétaire  du 
Conseil de l ’in stru c tio n  publique 1798, puis ad jo in t du 
d irecteur de l'in s tru c tio n  publique du canton de Berne, 
prem ier secrétaire  de S tap ler, m inistre  des A rts et des 
sciences, sous la R épublique helvétique ; enfin, en 1799, 
d irecteur de l ’école norm ale prim aire  projetée e t d irec
teu r des écoles de B erthoud, t  à Berne du ty p h u s , 
en 1800.— Voir S L  2 7 .— B arth : QSG, n 03 12771-12772. 
—  A S H B .  — R . Steck : Vortrag... 1906. — B T  I I , 1898.

Branche des M aîtres des postes. — 35. D e n t,
fondateu r des postes bernoises, fils du n° 20, * 1641, 
trésorier des pays allem ands 1671, m em bre du Grand 
Conseil 1673, bailli de W angen 1680-1686, m em bre
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Beat de Fischer.  
D ’après un portrait de Jean-  

R o do lph e  II über.

du P e tit  Conseil 1695. H om m e d ’in itia tiv e , aux  vues 
larges, très le ttré , p o lyg lo tte , il ne fonda pas seulem ent 
la  régale des postes de la  R épub lique  de B erne, q u ’il 
a fferm a en 1675 pour v in g t-c inq  ans, m ais in tro d u is it 
les postes e t fonda  un  service p o sta l régu lier dans to u t 
le te rr ito ire  de la C onfédération  ; il fit constru ire  à ses 
frais des m aisons de postes à. B erne, Genève, N euchâtel, 
L ucerne, é ta b lit des re la tio n s avec to u s les pays voisins,

conclu t des conventions 
p o u r l’échange des m alles 
postales et in s titu a  des 
services su r les ro u tes du 
Splügen, du Sa in t-B er
n a rd , du Sim plon et du 
S a in t-G o th ard . (Voir a r 
tic le  spécial F i s c h e r , E n 
t r e p r i s e  DES POSTES). En 
reconnaissance de ses 
efforts pour le tran sp o rt 
de la correspondance en tre  
l 'em pire  et les pays espa
gnols, l ’em pereur Leo
pold I er lu i conféra en 
1680 la dignité  h é réd ita ire  
de chevalier de l ’Em pire, 
avec une au g m en ta tio n  
des arm es et le t i t r e  de 
m aître  des postes de l ’A u
trich e  an té rieu re  ; le p rin 
ce-électeur de B ran d e
bourg Frédéric-G uillaum e 

lui conféra l ’ordre P o u r la générosité. Comme m em bre du 
Conseil de B erne, il proposa de fa ire  du com té de B our
gogne un nouveau  can ton  de la C onfédération , trav a illa  | 
à  la co n stru c tio n  des greniers de l ’É ta t ,  au  dévelop
pem en t de la séricicu ltu re, dirigea l ’a te lie r m onétaire  
en 1678 e t le com m erce du sel en 1681, afferm a pour 
d ix ans l ’o rp h e lin a t en 1675, fonda le jeu  de paum e en 
1678, su r le m odèle de celui de P aris , enfin le m anège. 
En 1683, il a cq u it la seigneurie de R eichenbach , où il re
c o n stru is it le ch â teau  près de l ’ancien , un  peu plus loin 
du bord de l ’A ar, fonda  la  brasserie , la tu ile rie  zur Rie
dern , u n  com m erce de toile, puis une hôtellerie  à  L au san 
ne e t l ’auberge zum  Zapfen à Lotzw il ; o u tre  son p a tr i 
m oine de W ylerfeld près B erne, il possédait une rési
dence à Saint-B iaise, Le C hâtelard  près L u try  e t des p ro 
p riétés à  T houne, W abern , Seftigen, K irchberg  e t Glé- 
resse . f  su b item en t le 23 m ars 1698. — V o i r S B B l .— 
A H  V B .— Tillier V I.— ,4S I.—  Chronique de Schellham - 
m er. — K .-L .-F . von Fischer : Beatus Fischer (m ns.). —
11. Müller : Die Fischersche Post in  Bern in  den Jahren  
1675-1698. — 36. B e a t - R v d o l e , co-seigneur de Rei
chenbach , fils du  n° 35, * 1668, du G rand Conseil 1701. 
dép u té  à la d iète  de R a tisb o n n e  1713, D r ju r . à Bàie, 
dirigea avec son frère les postes, v isita  p lusieurs cours 
étrangères e t organisa les postes w urtem bergeoises, 
t  1714. —  37. S a m u e l , co-seigneur de R eichenbach, 
fils du n° 35, * 1673, du G rand Conseil 1710, t  1720. 
— 38. H e i n r i c h - F r i e d r i c h , seig îeur de R eichenbach, 
fils du n° 35, * 1676, é tu d ia  à Lyon e t en A ngleterre  où 
il sé jou rna  longtem ps à  la cour royale et d ev in t b o u r
geois d ’hon n eu r de Londres, m em bre du G rand Conseil 
de Berne 1710, bailli de Lenzbourg 1722, où il m ouru t 
en 1725. —  39. B e a t , seigneur de R eiclienbach, cheva
lier de l ’ordre bavaro is de S a in t-H u b ert, fils du n° 37,
* 1703, du G rand Conseil 1735 e t 1739, bailli de W angen 
1750-1756, avoyer d ’U nterseen  1762, où il m o u ru t en 
1764. 11 dirigea les postes, a g ran d it le ch â teau  de Rei- 
chenbach , reco n stru isit le ch â teau  de Güm ligen, ainsi 
que le Güm ligenhof, certa inem en t une des plus belles 
résidences de la c o n tré e .— M aison bourgeoi e X I. — 
40. R u d o l f - F r i e d r i c h , fils du n° 37, * 1704, officier en 
H ollande, m em bre du G rand Conseil do Berne 1745, 
bailli d ’A ubonne 1739-1745, du P e tit  Conseil 1760, 
in te n d a n t de l ’arsenal 1761, co m m andan t des troupes 
des can tons com bourgeois occupan t N euchâtel en 1768, 
m em bre du Conseil de guerre , dépu té  à N euchâtel 1768.
Il fit p a rtie  de la d ép u ta tio n  envoyée à 1 am bassadeur 
de F rance  à Soleure, e t accom pagna le g rand-duc  Paul 
de R ussie lors de son voyage à B erne e n .1780, t  1781. |

Kmanuel -Friedric li  ilo Fischer  
de Bet lerive près  Gwatt.  

D'après un portrait de Friedrich  
(E lenhainz.

Il a cq u it les dom aines de P izy e t Bougy près d ’Au
bonne. —  41. V IK T O R ,  souche du rameau d ’Oberried, 
fils du n° 36, * 1709, du  G rand Conseil 1745, t  1750. 
Il fit constru ire  ta m aison de cam pagne d ’O berried 
près de Belp, appelée «le p e tit V ersailles», ainsi que 
celle du vignoble d ’E ngelberg  sur le lac de Bienne. — 
42. J o h a n n - E m a n u e l , seigneur de R eichenbach, fils 
du  n° 38, 1711-1764, du G rand Conseil 1745, bailli 
d ’Y verdon  1750. — 43. B e a t - R u d o l f , fils du n» 39, 
1732-1807, collectionneur 
d ’e a u x -fo r te s  et b ib lio 
phile, légua ses collections 
à la  b ib lio thèque de la 
ville de Berne. —  44 .E m a -  
im e l r F r ie d r i c h ,  souche 
du ram eau de Belle-rive, fils 
du  n°40, * 1732, du  G rand 
Conseil 1764, juge au  t r i 
b u n a l de ville 1766, bailli 
de Cerlier 1770-1776, m em 
bre du P e tit Conseil 1781, 
p ercep teu r du m auvais 
denier, président de la  ré 
gale du sel, second dépu té  
à la D iète de F rauenfeld  
1787, m em bre du Conseil 
de guerre , p lén ipo ten  tiaire 
du gouvernem en t à Aigle 
1790, p résid en t de la com 
m ission d ’enquête  dans le 
pays de Vaud 1791, b a n 
n eret 1792-1796, m em bre 
du Conseil secret 1796, 
du Conseil de guerre  et
p lén ip o ten tia ire  de la C onfédération à Bâle 1796-1797. 
Après la chu te  de Berne en 1798, les F rançais le conduisi
ren t com m e o tage, avec neuf a u tres  conseillers bernois, à 
S trasb o u rg  où il dem eura q u a tre  mois ; p résiden t de la 
com m ission de la R estau ra tio n  e t m em bre du gouver
nem ent provisoire 1802. P rincipal fo n d a teu r de la 
Société ty p o g rap h iq u e , f  27 décem bre 1811. — V oir: 
S B B .  —  Les portraits bernois. — 45. J o h a n n - R u d o l f  
seigneur de B rem garten , souche du rameau de M ur, 
fils du n° 42, 1733-1804, cap ita in e-lieu ten an t en Sar- 
daigne, m em bre du G rand Conseil 1764, bailli de Nidau 
1770, d ’Oberhofen 1790, colonel du  rég im en t d ’in fan 
terie  de l ’Oberland. 11 constru is it en tre  au tre s  la salle 
des glaces à  B rem garten  e t la nouvelle résidence de 
Mur sur le lac de M oral. —  Les portraits bernois. — 
46. C a r o l u s ,  souche du rameau d ’Êichberg  (près H eten 
dorf) fils du n° 40, * 1734, officier en Sardaigne, m em bre 
du G rand Conseil 176.4, bailli d ’Yverdon 1777-1783, colo
nel 2 e rég im ent d ’in fan terie  à  Thoune, f  2 1 jan v ie r  1821.
—  47. G o t t l i e b , fils du n° 41. * 1736, m em bre du 
G rand Conseil 1775, bailli d ’Yverdon 1783, t  1797. 
G rand am i des a rts , p ro tec teu r du p e in tre  A. B unker.
—  48. L u d w i g - E m a n u e l , seigneur de R eichenbach, 
fils du n° 42, * 1738, du G rand Conseil 1775, bailli de 
W angen 1789 ; t  1815. — 49. E m a n u e l - R u d o l f - F r i e d - 
r ic h ,  fils du n° 44, * 1761, du G rand Conseil 1795, 
d irec teu r de la M onnaie, m em bre de la Cour d ’appel, 
cap ita ine  de dragons, co m b a ttit  à G üm inenen le 4 m ars 
1798 ; du P e tit  Conseil sous l ’Acte de M édiation 1803- 
1815, bailli de N idau 1815-1821 : t '  9 ju ille t 1827. 
M aître des postes sous la R épublique he lvétique. — 
50. C a r l - V i k t o r , fils du  n° 44, 1706-1821, officier en 
H ollande, au régim ent de Ilesse-Gassel 1782, au régi
m en t de May 1785, cap itaine  à l ’é ta t-m a jo r général 
bernois 1792, m em bre du G rand Conseil 1795, com 
b a tt i t  à F rau b ru n n en  en 1798 ; il rejo ignit R overea, 
fu t blessé à  Zurich en 1799 e t en tra  au service de l ’A n
g leterre , m ajo r en 1801, il co m battit à Naples, en Sicile, 
en E g y p te  1801, devint lieu tenan t-co lonel à G ib ra ltar, 
com m andan t de Cadix, com m anda un corps au  Canada 
e t p rit la place forte  d ’Osswego. 11 fut blessé près d ’Érié; 
colonel et p ro p rié ta ire  de rég im en t 1816. —  51. A l e x a n - 
d e r - E m a n u e l , fils du n° 44, * 1768, secrétaire  de la 
d irection  des postes e t sous-com m issaire pour les pays 
rom ands 1790, cap itaine  de grenadiers, c o m b a ttit à 
G ex en 1792 e t à Neuenegg en 1798, où il se d istingua.
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S ecrétaire  de la comm ission d ’É ta t ,  m em bre du G rand 
Conseil sous l ’Acte de M édiation, juge à la Cour d ’appel, 
tréso rie r de la  ville 1 8 0 3 , m em bre fo n d a teu r et cu ra teu r 
de l ’académ ie de Berne 1 8 0 5 , reçu t la grande m édaille 
d ’or du M érite ; f  1 9  ju in  1 8 1 0 .  — S B B  I. —• L utz  : 
Nekrologe denkwürdiger Schweizer. —  5 2 . L u d w i g - A n 
t o n ,  ills du n° 4 8 ,  * 1 7 7 2 , lieu ten an t de la  garde royale 
de H ollande 1 7 9 2 , officier de dragons et a d ju d a n t du 
général d ’E rlach  1 7 9 8 ,  signa avec le général Schauen- 
bourg  une cap itu la tio n  en faveur de la légion fidèle qui 
p u t  se re tire r  avec les honneurs de la guerre, m em bre 
du G rand Conseil e t com m andant d ’arrondissem ent 
1 8 0 5 - 1 8 0 8 .  du P e tit  Conseil 1 8 1 3 - 1 8 2 2 ,  bailli de Delé- 
m on t 1 8 2 2 -1 8 3 1  ; t  3  février 1 8 5 9 .  —  5 3 .  C a r l , sei
gneur de R eichenbach, fils du n° 4 8 ,  1 7 7 5 - 1 8 4 1 ,  officier 
en H ollande, cap itaine  d ’in fan terie  bernois, co m battit 
à  O lten en 1 7 9 8  ; m em bre du G rand Conseil 1 8 2 1 . —

54. E m a n u e l  - ^ F r ie d 
r i c h ,  hom m e d ’É ta t ,  fils 
du n° 49, * 19 sept. 1786, 
lie u ten an t - d ’in fanterie  
1804, reçu t la m édaille du 
M érite ; cap itaine  et a d 
ju d a n t  du général de W at- 
tenw yl 1805, aide-m ajor 
1812, lieu tenant-colonel et 
a d ju d a n t du général Bach- 
m ann  1815, colonel com 
m an d a n t des carabiniers 
bernois 1822, secrétaire  de 
l ’académ ie 1805-1809, juge 
au  trib u n a l de d istric t 
1810, conseiller de légation 
à la D iète de Zurich 1814, 
m em bre du G rand Conseil 
1816. Délégué à K arlsruhe 
en 1817, à Rom e en 1818, 

Emanuel-Friedrich  de Fischer  pour une m ission difficile
D'après u ne  lithographie qui lui v a lu t de la p a r t  du

de F.  Lips . gouvernem ent la grande
m édaille d ’or du M érite. 

P ré fe t de Berne 1819, m em bre du Conseil secret 1821, 
Heimlicher 1823, du P e tit Conseil 1824, rap p o rteu r à la 
D iète, p résiden t de la comm ission des finances e t du sel, 
d u  Conseil d ’église, m em bre d ’un  trib u n a l fédéral d ’arb i
trag e  siégeant à A ltd o rf , avoyer 1827. Il fu t le dernier 
avoyer en charge de l'ancienne république de Berne. 
L ’ab d ication  des pouvoirs eu t lieu le 13 jan v ie r 1831 afin 
d ’év ite r des lu tte s  sang lan tes. P résiden t de la Com
m ission des Sept, en 1832, il fu t accusé de h au te  tra h i
son e t destitué  pa r le nouveau gouvernem ent, et en 
1839, condam né à deux ans d ’em prisonnem ent au 
château  de T horberg . D éputé au  G rand Conseil 1850, 
p résid en t du Conseil de paroisse i860 ; t  dans sa 
p roprié té  du B aum garten  le 13 jan v ie r 1870. Il est aussi 
connu p a r sa Lebensgeschichte des Schultheissen R udolf 
von W attenwyl, ses Rückblicke eines alten Berners, sa 
Denkschrift des gew. Schultheissen der Stadt und Republik  
Bern. —  Voir A D B . —  S B B  IV . — Galerie su isse .— 
K .-L -.F . von F ischer : Lebensnachrichten über Emanuel 
Friedrich von Fischer. — E. Blösch : Schullheiss Fischer.
—  B T  1877. — Tillier. —  B arth  : QSG  n° 12765-68.
—  55. S a m u e l - S i e g m u n d , fils du n° 48, 1787-1857, 
cap itaine  de cavalerie en Prusse, co m b a ttit à Jén a  et 
à  Leipzig, où il reçu t la croix de fer ; m em bre du Grand 
Conseil 1817, juge à la Cour d ’appel 1822, bailli d ’E r
lach 1823-1831. —  56. C a r l - F e r d i n a n d , petit-fils du 
n° 46, 1796-1865, officier en H ollande 1814, m em bre 
du G rand Conseil 1825 ; accusé en 1831 d ’être l ’in sti
g a teu r de la con tre-révolution , il se re n d it à  l ’étranger 
et re n tra  au  pays en 1848 ; du G rand Conseil 1850. — 
57. A l b r e c h t - R u d o l f , petit-fils du n° 45, 1797-1876, 
secrétaire  général de l ’adm in istra tio n  postale des Fischer 
1816-1832, m em bre du trib u n a l de d is tric t 1824, du 
G rand Conseil 1826-1831. —  58. L u d w i g , fils du n° 53, 
1805-1884, m em bre du G rand Conseil 1837, de la Cons
ti tu a n te  1846, du Conseil d ’É ta t  1850, p résiden t de 
ce corps 1852. — 59. A l b r e c h t - F e r d i n a n d -C a r l , n a 
tu ra lis te  e t paléontologue, petit-fils du n° 46, * 27 
février 1807, fit des voyages d ’études en Suisse, se

D H B S  I I I  —  S

Em anuel-Fr iedrich-Ludw ig  
Fischer.  D'après une  

photographie . (Bibl. Nat. Berne).

ren d it à  Paris et à Sa in t-P étersbourg  où il fu t secré
ta ire  du prince W ittgenste in  don t il ad m in istra  les 
dom aines. De re to u r à  Berne en 1842, il co n stitu a  un 
herbier et rédigea de nom breux  écrits de géognosie 
e t de paléontologie : R ubi bernenses ; Altersbestim m ung  
des Ralligsandsteins ; Palæontologische M itteilungen  ; Die 
rätische S tu fe in  der Gegend von Thun  ; Alter des Ta- 
viglianosandsteins. — Voir A D B . — Verhandlungen 
der Schweiz. Naturforsch. Ges. 58, 228. — E d. Fischer : 
Botanik und Botaniker in  Bern. —  60. G a rl-L u d w ig - 
F r i e d r ic h ,  h isto rien , fils du n° 54, -1823-1908, officier 
en A utriche 1840-1856, cap itaine  à l ’é ta t-m a jo r général 
au siège de Venise 1852, m em bre du Conseil de paroisse 
1852-1872, du Conseil de bourgeoisie 1864-1874, du 
Conseil de Ville 1872-
1877. A uteur de Lebens- 
gesch. des Schultheissen 
Em anuel Friedrich von 
Fischer, ainsi que des 
biographies de Beatus 
Fischer. Poststifter ; Fen
ner Em anuel Friedrich- 
Fischer ; Em anuel A lexan
der Fischer, Seckeimeister :
Beat Ferdinand Liidwig  
von Jenner, etc. — Voir 
A S G 10, 495. — 61. E m a 
n u e l -  F r i e d r ic h  -  L u d -  
w ig ,  bo tan iste , arrière 
petit-fils du n° 47, 1828- 
1907, p riv at-d o cen t à l 'u 
n iversité  de Berne 1858, 
professeur ex traord inaire  
1860, ordinaire 1863-1897, 
d irec teu r du Ja rd in  b o ta 
nique 1860-1897, recteu r 
de l ’université  1875- 
1876, professeur honoraire 1897, m em bre honoraire des 
sociétés des Sciences naturelles de Zurich et de Saint- 
Gall, m em bre co rrespondant de la  Société bo tan ique 
de Belgique. A u teu r de tra v a u x  d ’histo ire naturelle , 
en tre  au tres : Taschenbuch der Flora von Bern, Ver
zeichnis der Phanerogamen und Gefäss-Kryptogamen des
Berneroberlandes ; Notizen über den roten Schnee ; Ver
zeichnis der in  der Umgebung Berns vorkommenden 
kryptogamischen Pflanzen, etc. —  Voir N Z Z  16 ju in  
1907. — Voir Ed. Fischer : Prof. D r Ludw ig Fischer 
dans Verhandl. der Schweiz. Naturforsch. Gesellschaft
1907. — E d . Fischer : Botanik und Botaniker in 
Bern. — 62. B l a n c h e - M a r i e , religieuse, * 1856, f  15 
oct. 1899, à  L ’H ay  près 
Paris. Elle épousa en 1875 
le com te de Sain t-M artial, 
dev in t veuve en 1885, et 
en tra  dans l ’ordre des 
sœ urs de charité  de Saint- 
V incent de P au l en 1889, 
exerça son activ ité  dans 
les h ô p itaux  de Turin 
e t d ’Angers, réorganisa et 
dirigea les in stitu tio n s de 
l ’ordre à L ’H ay . Ses le ttres 
fu ren t recueillies p a r son 
frère Léopold-R odolphe et 
publiées sous le t i t r e  : E n  
Haut ! Lettres de Sœ ur 
Blanche et Vers les Som 
mets, puis trad u ites  en alle
m and, anglais, espagnol et 
polonais. —  Voir Dora Me- 
legari : La Comtesse de 
Saint-M artia l. — Inès 
Ivon : Lettres de Sœ ur 
Blanche . — 63. H e in r ic h -  
B erchtold, arch itec te , * 7 jan v ie r 1861, é tud ia  à  Paris, 
trav a illa  à Lucerne avec le constructeu r d'églises 
S eg esser et b â tit  en tre  au tres  l ’église catholique 
rom aine de Thoune. Fixé à Berne depuis 1894, 
il a restau ré  d 'anciennes résidences, château  de la 
Poya à Fribourg , m aison de Reding à Schwyz et

Novembre 1924

/  :

Sœur Blanche (Blanche-Marie,  
com tesse  de Saint-Martial,  née  

de Fischer).  D'après une  
photographie .
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édifia des hôtels de légation  et. des v illas particu lières 
su r le K irchenfeld . D ans ces t ra v a u x  il a renouvelé d 'une  
façon heureuse  le v ieux  sty le  bernois des X V IIe et 
X V I I I e s. E n  1910 il réédifia  sous la foŸme d ’une fon
ta in e  m o num en tale , su r la place de Thoune, la façade 
de l ’ancien m usée h isto riq u e , co n stru ite  p a r Sprüngli. 
C hevalier d ’honneur de l ’ordre Souverain  de M alte, 
délégué e t p lén ip o ten tia ire  de l ’Ordre en Suisse. A p u 
blié : Le Portrait bernois à travers les siècles. — 
Voir S K L .  —  6 4 .  L u d w ig -E d u a rd ,  b o tan iste , fils du 
n° 61, * 16 ju in  1861, p r iv a t-d o cen t à  l ’u n iv ers ité  de 
B erne 1885, professeur ex trao rd in a ire  1893, ord inaire 
1897, d irec teu r du Ja rd in  bo tan iq u e  1897, re c teu r de 
l ’u n iv ers ité  1910-1911. A u teu r de tra v a u x  scientifiques 
su r la c ryp togam ie  e t quelques groupes de c ryp togam es 
dans K ryptogam en flora der Schweiz, Deutschlands, Oes
terreichs, de R ab enhorst; Flora Helvetica ; Die Uredineen 
der Schweiz, (prix  Schiaffi de la Société hei v. des sciences 
n a tu re lle s). —  6 5 .  Ca r l - D a v i d - F r i e d r i c h , fils d u n "  60,
* 25 novem bre  1865, m em bre du ‘Conseil de bourgeoisie 
1894, du  Conseil com m unal e t d irec teu r des tra v a u x  p u 
blics de la ville de B erne 1900-1909, dép u té  au  G rand 
Conseil 1906-1910 et depuis 1911 ; m em bre du Conseil de 
Ville 1912-1920, p résid en t du  Conseil de bourgeoisie de 
B erne depuis 1909. —  V oir B ucher : Chronik. — N .-F . von 
M ülinen : Stam m buch F ischer.— L L . —  Tillier : Gesch. 
des Freistaates Bern. —  E d . von W atten w y l : Gesch. der 
Landschaft Bern. —  Léop. de F isch e r: Les M arques de 
bibliothèque de la m aison de Fischer-Reichenbach. — 
v. D achenhausen  : Taschenbuch der adligen Häuser. — 
A G S. [ t  L .  v. F . ]

A une  a u tre  fam ille F ischer, de la cam pagne bernoise 
ap p a rtie n n e n t : —  C h r i s t i a n , to u rn eu r d ’ob jets en 
corne e t scu lp teu r su r bois, * à  Brienz 1790, fo n d a teu r 
de la scu lp tu re  oberlandaise . —  A D B .  —  S B B  I. — 
S a m u e l , h isto rien  1789-1831, p as teu r à  A arberg . — 
Voir M ülinen : Prodr. —  K a s p a r , * 29 ju ille t 1864 à 
G u ttan n en , m aître  à  l ’école secondaire des filles à 
Berne 1894, à l ’école de com m erce des filles 1901, 
d irec teu r de ce tte  école depuis 1913; fonda en 1912 l ’ins
t i tu t  pour jeunes filles E lfenau . — [L. s.] —  A n d r e a s ,
* 12 av ril 1865 à Z aun près M eiringen. D r phil. ; en 1900, 
in s titu te u r  à  l ’école réale supérieure  à Bâle. E xcellen t 
a lp in iste , au  Caucase en 1889. f  le 21 ju ille t 1912 à 
l ’A letschhorn . —  H . R enz : Nekrolog  dans 1 & Jahresber. 
de la section Bâle du C.A.S. 1912. — E. J e n n y :  Hoch
gebirgswanderungen i .  d. A lp en  u. im  K aukasus. [ I I . T . ]

D. C an to n  d es  G riso n s . Fam ille  pa tric ienne  de la  ville 
de Coire, venue de T rins, e t bourgeoise de Coire depuis 
1538. Arm oiries : de gueules à  un  poisson d ’a rgen t 
accom pagné en chef d ’une étoile d ’or et en po in te  de 
tro is coupeaux de sinopie (va rian te ). —  J o h a n n e s , 
m em bre du tr ib u n a l de ville e t du P e tit  Conseil 1646- 
1687. —  J o h a n n , prem ier p rév ô t de corpora tion  1719, 
am m anii de la  ville 1741. —  C i p r i a n , prem ier p rév ô t 
de co rpora tion  1762. —  F l o r i a n , C i p r i a n , J o h . - J aicob  
et B e n e d i k t  on t a p p a r ten u  au  Conseil à  la fin du 
X V I I I e s. F lo rian  fu t p ré fe t de Coire 1800 ; en 1803, 
avec Gaudenz. P la n ta , il p rit possession de la  cour épis- 
copale au  nom  de la R épublique he lvé tique . Ciprian, 
ju n io r, est encore p rem ier p rév ô t de corpora tion  en 
1811, du Conseil 1814 ; lors de la réac tio n  en 1815, les 
Fischer so rtiren t du Conseil. —  D ’une branche  oberlan
daise des F ischer (Ruis) qui p o r ta it  les armes su ivan tes : 
d ’azu r à l ’ancre d ’a rg en t, m entionnons : —  N i k l a u s , 
p o d esta t à  T irano, juge 1559 e t 1565. —  N ik la u s -  
A n t o n , juge  1551, 1557 et 1563, p o d esta t à  T irano 1559. 
Sceau : d ’azu r à  une ancre  de sable. — Voir Moor : 
Gesch. von Graubünden  I I I .  — V aler : Gesch. des 
Churer Stadtrates. [M. V. et L. J.l

E . C an to n  de L u c e rn e , a) Fam illes bourgeoises des 
bailliages de L ucerne dès le X IV e s. ; de Sursee e t de 
W illisau. Bourgeois de L ucerne ; —  1. J o h a n n , du 
G rand  Conseil 1406, sous-bailli de Sem pach 1417. —
2. W a l t e r , du G rand Conseil 1438. —  3. H e i n r i c h , du 
G rand Conseil 1520. —  4. B e r c h t o l d , élevé au  couvent 
de T rub  1423, abbé 1485. — v. M ülinen : Helvetia sacra 
1, 125. —  Bourgeois de Sursee : —  5. J o h a n n , curé de 
W illisau 1415, chanoine de M ünster 1420, p rem ier cha
noine élu pa r le Conseil de 'L ucerne avec l ’au to risa tio n

de l ’em pereur. — R iedw eg : Stifts  geschickte, p. 4 8 5 .— 
Bourgeois d ’Uffikon : —  6. J a k o b , 19 ju in  1815-18 ja n 
vier 1878, m aître  d ’école au  couvent de M ünster 1843, 
professeur au  gym nase de L ucerne 1848-1873, chanoine 
de L ucerne 1859-1878. —  Jahresb. K ts.-Schule
1878. [p.-X . W.]

b) Fischer von Triengen. Vieille fam ille de l ’ancien ba il
liage de B üron-T riengen. Arm oiries : 
d ’azu r à tro is poissons en tre lacés d ’a r 
g en t, accom pagnés ou non de tro is  cou- 
peaux  de sinopie. F ilia tio n  certaine  dès 
1447. Du X V e au X V IIe s. et p en d an t 
une p a rtie  du X V II Ie s., la fam ille a  
donné en très  g rand  n o m bre  des sous- 
baillis et b an n ere ts  du  bailliage do B ü
ron-T riengen, e t des a d m in is tra teu rs  
de l ’église de T riengen. D eux branches 
de cette  fam ille d e v in ren t bourgeoises 

de la ville de L ucerne au  X I X e s. ■— 1. H a n s - H e i n r i c h , 
chanoine de Z urzach 1563-1572. —  2. N i k l a u s , 1768- 
1792, p o r tra it is te  e t p e in tre  de g e n re .—  3. U l r i c h , frère  
du n°  2, 1770-1859, p e in tre  d ’église. —  4. V in z e n z ,  fils 
du n° 3, * 30 décem bre 1816, d é p u té ’ au G rand Conseil 
1845 et 1872-1879, p résid en t 1879, second dépu té  à  la  
D iète 1847; délégué pa r le 
Sonderbuncl auprès du roi 
de F rance  Louis-Philippe 
e t de son m in istre  Guizot, 
ainsi q u ’auprès de l ’a rch i
duc R ainer. P ré fe t royal et 
im périal à Milan 1846- 
1847, fu t im pliqué en 1848 
dans le procès de h au te  
trah iso n  in te n té  aux  chefs 
du S onderbund . A vocat 
à  L ucerne 1852-1870, juge 
au  tr ib u n a l de la  ville de 
L ucerne 1857, m em bre du 
Conseil m unicipal 1863- 
1867, juge  can to n al 1870, 
p résiden t du tr ib u n a l can
to n al 1872-1879; conseiller 
d ’É ta t  1879-1893, avoyer 
1881 et 1887, conseiller n a 
tio n a l 1859-1879, conseil
ler au x  É ta ts  1879-1889 ; 
f  8 jan v ie r  1896. —  Q uoti
diens lucernois. —  5. L a u r e n z , cousin du n° 4, 1828- 
1901, v icaire à  A ttin g h au sen  (Uri), chapelain  à W eggis 
e t chanoine de B erom ünster. —  6. X a v e r , * 29 ja n v ie r  
1837, religieux catho lique-rom ain , passa  à  l ’église c a th o 
lique-chrétienne ; curé de la ville d ’A arau  1875, v icaire 
épiscopal général 1905, D r theo l. 1910 ; t  5 ao û t 1921. — 
Luz. N . Nachr. 1921, n° 186. —  7. J o s e p h , * 24 avril 
1870, ag ricu lteu r et p réh isto rien  ; on lu i doit la décou
v e rte  de la  colonie rom aine du M urhubel près de T rien 
gen et des tom bes préh isto riques dans le S u ren ta l ; 
t  28 m ai 1917. —  S S G U  1917, 10. — Gfr. 71, 257 ; 72, 
X X IX . —  Voir en général L L .  —  L L H . —  S K L .  — 
S iebm acher : Bürgerliche Geschlechter. —  A rbres généa
logiques e t ex tra its  d ’archives chez l ’ancien secrétaire  
de d ép artem en t F r. F ischer, Lucerne. [Fr. F.]

F . C a n to n  d e  S a in t - G a l l .  1318 dom inus B e r t o l d u s  
dictus V ischer à  W il ; 1420 H e i n i  Vischer, am m anii 
ab b atia l au château  d ’Iberg  en Toggenbourg. Des 
Fischer d ’Alsace son t bourgeois de la  ville de Sain t- 
Gall depuis 1884 ; ceux de Zofmgue depuis 1911. [Bt.]

G. C a n to n  d e  S c h a f f h o u s e .  —  K o n ra c l,  de S chaff- 
house, * 1773. Il s ’in s tru is it en au to d id ac te , to u t en 
trav a illan t m anuellem ent chez son père qui é ta it ch au 
dronnier, co n stru c teu r de seringues et fondeur de clo
ches. A l ’achèvem ent de son appren tissage, il voyagea, 
puis e n tra  dans les affaires de son père. Il réussit le 
prem ier, sur le con tinen t, à fab riq u er la  fon te, préparée  
ju sq u e-là  exclusivem ent p a r l ’A ngleterre, et en réalisa 
la fab ricatio n  dans des fourneaux  e t des creusets de son 
in v en tion . Ses essais subséquents lui acq u iren t une 
grande renom m ée et le m iren t en re la tions avec les 
chim istes e t les m étallu rg istes les plus connus de son 
époque. Le tz a r  A lexandre I er v is ita  ses ate liers en 1814.

Vinzenz Fischer.  
D'après u n e  photographie .
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m ais F ischer déclina une in v ita tio n  de venir s ’installer 
en Russie. Ses ate liers dev in ren t une sta tio n  d ’essais 
d ’une im portance  to u jo u rs  croissante pour expérim en
te r  les découvertes e t les am éliorations de la technique 
m étallu rg ique. Avec ses tils, F ischer p o rta  entre autres 
à  un  ra re  degré de perfection  la fab rication  de la fonte 
grise. Dans sa ville n a ta le , il fu t p résiden t du Conseil de 
ville, dépu té  au  G rand Conseil et à la D iète. L ieu tenan t- 
colonel d ’artille rie , f  26 décem bre 1854. —  A D B . — 
V S N G  40. —  Mägis : Schaffh. Schriftsteller. [L. S.]

H. C a n to n  de S c h w y z .  Fam ille 1 de K üssnach t. 
Voir F i s c h e le r .

I . C a n to n  d e  V a u d . Fam ille vaudoise, d ’origine 
allem ande, adm ise à la bourgeoisie de L ausanne en 
1796. A donné : H e n r i ,  f  1859, libra ire  à Lausanne, 
éd iteur de plusieurs ouvrages, réd ac teu r du journal 
radical le Nouvelliste vaiulois, puis conseiller d ’É ta t  
de 1845 à 1859. [M. R.]

J .  C a n to n  de Z u r ic h . I. Fam ille de la Com. de Liie- 
tikon, citée dès le X I I I 0 s. — UZ  4.
—  Arm oiries : de gueules à tro is pois
sons entrelacés d ’argen t accopagnés 
d ’une croisette p a ttée  du m ême en chef.
—  [J. Frick.] — I I .  Fam illes b o u r
geoises de la ville de Zurich, d ’ori
gines diverses, qui son t m entionnées 
dans les registres d ’im pôts dès 1350.
— J akob, douzenier des tailleurs 1519, 
t  1548. —  T hom ann , p rév ô t de la cor
po ra tio n  des cordonniers 1602, t  1611.

C ette b ranché  a donné divers p asteu rs . Les descendants 
du p asteu r R u d o l f  (1601-1685) de B rü tten  s ’é tab liren t 
en m ajo rité  dans les environs de B rü tten  comme paysans 
ju sq u ’en 1740. —  H a n s - K o n r a d , * 1764, recteur de l’é
cole réale d ’A arau 1788, p a steu r de Tägerfelden 1788 et 
de B irr 1796.—  [H. Br.]—  I I I .  Fam illes d ’origines d iver
ses: 1. H e i n r i c h , * 20 avril 1820 à Nânilcon, p o rtra itis te  
et paysag iste , é tud ia  à M unich, trav a illa  à Berne, 
puis à  Lucerne, sur les bords du lac de Genève e t à 
Nice, t  à  Zurich le 26 octobre 1886. — S K L .  — 2. 
J a k o b - H e n r i , fils du n° 1, * 20 avril 1844 à Zurich, 
dessina teu r e t pe in tre , trav a illa  à  Londres, Zurich et 
Genève, t  à Bellegarde 18 m ai 1898. —  S K L .  —  3. 
J a k o b , * 1846 à M aur, ju ris te , lieu ten an t de la gen
darm erie, puis p rocureur de d istric t ; cap itaine  de 
la gendarm erie , très connu comme un actif policier. 
A vocat, m em bre du  grand  conseil de la ville et du 
canton, f  15 décem bre 1915. —  ZW C hr. 1915. —  4. J a 
k o b  Fischer-I-Iinnen, fils du n° 3, * 1869, ingénieur 
électricien, occupa p lusieurs postes im p o rtan ts  à 
Paris, P rague et Vienne et fu t appelé en 1905 comme 
ingénieur à  la fabrique de m achines d ’Œ rlikon. P ro 
fesseur au. Technicum  can tonal de W in te rth o u r dès
1914. Il écriv it plus de 50 articles spéciaux ainsi q u ’un 
ouvrage sur les m achines électriques à co u ran t continu 
(1891), qui fu t rem placé en 1922 pa r son Theoret. 
und prakt. Lehrbuch fü r Elektrotechniker, t  13 janv ier
1922. — Landbote 1922, 14. —  SB 1922. [ L .  F o r r e r . ]  

F I S C H E R ,  J o h a n n e s ,  de R o thenburg  a. N., abbé 
de K reuzlingen 1481-1494, fit confirm er 1487 les p riv i
lèges de son couvent pa r le pape Innocen t V III ; t  1499 
en re tra ite  à  H irsch la tt.—  v . Mülinen : Helv. sacra. [Sen.] 

F I S C H E R ,  P a te r  L e o ,  bénédictin , * ju in  1855 à 
Voslau (d is tric t de B aden près Vienne), professeur à 
l ’école norm ale can tonale  de Sarnen 1885 ; au teu r de 
p lusieurs tra v a u x  linguistiques. 11 publia  cinq recueils 
de poésies célébran t des épisodes de l ’histo ire suisse, 
les can tons prim itifs, l ’Obwald, etc. P lusieurs on t été 
mis en m usique p a r J .-N . C athriner. t  aoû t 1895. — 
Voir P . E m . Scherrer : Leo Fischer, dans Jahresb. der 
kt. Lehranstalt Sarnen  1895-1896. [Al. T r u t t m a n n . ]  

F I S C H E R  ( E N T R E P R I S E  D E S  P O S T E S )  1675-
1832. Le Conseil de Berne accorda le 21 ju ille t 1675, 
à B eat F ischer de R eichenbach la concession de la 
régale exclusive des postes bernoises pour vingt-cinq 
ans e t le d ro it de préférence en faveur des descen
dan ts du ferm ier de la poste. L ’adm in istra tion  
de ce service posta l, logée to u t d ’abord  au château 
de R eichenbach, fu t installée en 1686 dans un b â ti
m ent co n stru it spécialem ent pour elle à la  H orm anns-

gasse (actuellem ent l ’école de la rue de la  Poste) à 
Berne. Les courriers p o rta ien t les couleurs de l ’É ta t  de 
Berne. On av a it la réponse aux le ttres expédiées à 
Zurich, Bâle, Schaffhouse, Genève, tro is jou rs après. 
Les courriers p a rta ie n t tro is, ju sq u ’à q u a tre  fois par 
sem aine et les m alles-poste de Londres, A m sterdam , 
Paris, des villes du R hin  pour Milan, T urin, Venise, 
Lyon ou vice-versa é ta ien t transportées pa r les esta 
fe ttes Fischer deux fois hebdom adairem ent. Le port 
é ta it payé pa r le d estina ta ire , ce qui é ta it considéré 
alors comme une sim plification ; d ’A m sterdam  à Turin, 
on p a y a it 22 sols, de Berne à Paris 12 sols ; pour les 
valeurs % %. Des chevaux de l ’Ordinari-Beitpr.st 
é ta ien t à la disposition des voyageurs. Après la m ort 
du fo n dateu r, ses tro is fils con tinuèren t l ’exploitation , 
en p a rtie  à leurs propres frais, en partie  en régie ; depuis 
1718 la ferm e des postes fut entre  les m ains de tous les 
aînés de la fam ille (six en 1763, neuf en 1793, 23 en 
1808) pour 15 ans, e t depuis 1808 pour 12 ans ; le d ro it 
de concession pour la régale bernoise s’élevait, par 
exem ple, de 1718-1778 annuellem ent à 30 000 livres 
bernoises, de 1793-1808 à 75 000 livres pa r an et de 
1820-1832 à 65 000 frânes anciens. A la fin du X V II Ie s. 
les re la tions s’é tendaien t ju sq u ’en A m érique.

Pour l ’exp lo itation  de son service de poste, la fa
mille Fischer a conclu dès le X V IIe s. les conventions 
suivan tes : convention avec F ribourg  et Soleure pour 
le libre passage des courriers ; 1677  accord d ’A arau 
avec les rep résen tan ts des entreprises postales de 
Bâle, Zurich et Saint-G all ; 1682 co n tra t de W angen 
concernan t les expéditions postales ven an t d ’Alsace ; 
co n tra t de K nonau au su je t du service postal de 
Bàie à  Milan et Bergam e ; convention de Besançon 
concernan t les affaires postales de Bourgogne ; 1690 
tra ité  de Lugano avec les villes de Milan, Venise 
et le royaum e de Sardaigne ; négociations de Couvet 
avec le m arquis de Louvois, d irecteur général des postes 
de France au su je t de la m alle de France et l 'o rgan i
sa tion  d ’u n  service régulier de courriers entre  Paris et 
Milan par le Sim plon ; 1691 convention d ’Ueberlingen 
avec la ville d ’Ulm  ; ouvertu re  de la poste du Splügen ; 
1692 c o n tra t de Saint-M aurice avec le m arquis di Ba
vaglia, d irecteur général des postes de Sardaigne ; ou
vertu re  de la poste du Saint-B ernard  ; 1693  négocia
tions d ’A ltdorf avec les cantons pour l ’organisation 
d ’un courrier Lucerne-M ilan pa r le G othard  ; 169 4  
convention de Maessenk avec le prince de T hurn et 
Taxis, d irecteur général des postes im périales d ’Alle
m agne et des Pays-B as ; 1695  convention de Saint- 
Biaise avec Marie de Nem ours, princesse de N euchâtel ; 
reprise de la régale de N euchâtel ; tra ité  avec le B ran
debourg ; 1698  reprise de la régale de F ribourg  ; ou
ve rtu re  de la poste du Sim plon avec le m onopole par 
le Valais ; ouvertu re  de la poste du G othard en com
m un avec les d irecteurs des postes zuricoises M urait 
e t Orelli ; 1705 afferm age par l ’em pereur Joseph  I er, 
des postes im périales de Bâle et de Schaffhouse, 1709 
le duc E berhard  de W urtem berg  nom m e les Fischer 
m aîtres des postes de l’Oberland w urtem bergeois ; or
ganisation  de la poste dans ce pays ; 1 735  in troduction  
des coches hebdom adaires ; 1744  tra ité  de T u rin ; 1768 
et 1 76 9  de Milan ; 1769 de Gênes avec le duc de Choi- 
seul, d irecteur général des postes de France ; 1778  in 
tro duction  des diligences, avec q uatre  courses pa r se
m aine de Berne pour Genève, N euchâtel, Bâle, Zurich, 
Lucerne et Thoune ; 1786  tra ité  de Paris ; in troduction  
des courses spéciales ; 1792  reprise de la régale de So
leure ; 1798  reprise de la régale des nouveaux  cantons 
d ’Argo vie et de Vaud ; 1 804  cession de la régale de 
Vaud au  gouvernem ent vaudois ; de celle de N euchâtel 
au  nouveau prince, le m aréchal B erth ier ; pe rte  du 
m onopole du Valais, suppression de la  poste du Sim
plon e t achem inem ent de la m alle franco-italienne par 
le G othard ; reprise de la régale d ’Uri ; tra ité  de Milan 
avec le royaum e d ’Ita lie  ; 1811 reprise de la régale 
de l ’U nterw ald  ; 1814  de celle du Valais, réouvertu re  
de la poste du Sim plon avec un bureau  spécial à Milan ; 
tra ité  de T urin  pour le libre passage des courriers 
Fischer pa r les pays sardes ; 1815 reprise de la régale 
de Genève ; de celle de Bâle ; co n tra t de Berne avec
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le p lén ip o ten tia ire  du prince de M ette rn ich  concernant 
la  m alle d ’A utriche e t le courrier M ilan-Venise ; 1820 
in tro d u c tio n  des courses posta les jou rnalières e t deux 
fois p a r jo u r su r to u te s  les ro u tes p rincipales ; 1821 ces
sion de la  poste du  Sim plon au  gouvernem en t va la isan  ; 
t r a i té  de P aris  pour l ’échange des m alles ; 1830 cession 
de la  régale de Genève au  gouvernem en t genevois ; 
1832 re tra it  pa r le g o uvernem en t de la régale bernoise 
e t du  m êm e coup suppression  de to u te  l ad m in istra tio n  
p osta le  des F ischer. —• B ibliographie. Arch, de l ’entre
prise postale Fischer. —  A S  I. — H ans M üller : Die 
Fischer’sehe Post in  Bern in  den Jahren 1675-169S. — 
Marc H enrioud : Histoire des postes de Genève ; Les 
Postes dans le P ays de Neuchâtel ; Les anciennes postes 
fribourgeoises ; Le service des postes dans le canton de 
Vaud  ; Le service des postes dans V Évêché de Bâle  ; Les 
anciennes postes valaisannes. —  Ch. Hoch : Die ersten 
P osteinrichtungen in  der Schweiz. —  Die Schweiz. A lp en 
pässe. —  G ünther M uldener : Die Enltvicklungsgesch. 
der Post. —  Jo h an n es M aurer : 60 Jahre Schweiz. P ost
dienstes. — K . B reny : Z a r E ntw icklung  des Postwesens 
in  der Schweiz. — A rnold R o tach  : Postverbindungen  
über die Bündnerpässe und  den St. Gotthard. —  A lbert 
S tuck i : Grundriss der Postgeschichte. —  A rnold B ru n 
ner : H undert Jahre Postdienst. — F ritz  Je n n y  : Die 
Post im  alten Solothurn. — A. F lu ri : Das erste ber- 
nische Postreglement. —  J .  B user : Das Basler Post
wesen von 1849. — J .-A . S tager : Das Schweiz. Posltoe- 
sen zur Zeit der Helvetik. [  f  L .  v o n  F i s c h e r . ]

F I S C H 1 N G E N  (C. Thurgovie, D. M ünchwilen. V. 
D O S). Vge e t ancienne abbaye  de bénédictins. F ischin- 
gen a  été  fondé vers 1135 p a r le couvent de Pe tershausen  
près de C onstance. Le m oine Gebino, précédem m ent 
abbé  à  W agenhausen , in tro d u is it à  Vischina  la vie m o
n astiq u e . E n 1138, W altram , conventuel de P e tershausen  
p r it  sa p lace et fu t nom m é abbé p a r  U lrich I I ,  évêque 
de C onstance. C ette nouvelle fo n dation  a  pris le nom  de 
A u g ia  sanctæ M ariæ  ( M a rien a u ).  D ans l ’espace de h u it 
ans, W altram  fit constru ire  le couvent e t une église avec 
clocher. Le couven t eu t des m oines e t des nonnes ju s 
q u ’en 1414, où il fu t  d é tru it  p a r  u n  incendie, puis re 
co n stru it. E n 1529, lors de la R éform e, le couven t fu t 
supprim é. L ’abbé H einrich  S toll se m aria  e t fu t  d estitué  
en 1532, après la  b a ta ille  de Cappel. E n  1540, avec l ’aide 
des can tons catho liques, un  nouvel abbé, M arcus Schenk- 
li, conventuel de Saint-G all, fu t  élu ; sous son ad m in is
tra t io n  se p ro d u isit un  m ouvem en t de co n tre -R éfo r- 
m atio n . D éjà au  X I I I e e t au  X IV e s., le couven t possé
d a it de v astes dom aines à B ussnang, à  S irnach  e t av a it 
acquis en 1392 la seigneurie de L andsberg  e t celle de 
Bichelsee en 1421 ; au  X V IIe s., il p rospéra  encore 
d av an tag e . Il fu t reco n stru it p a r  l ’abbé C hristoph B run
ner, auquel le pape Grégoire X I I I  conféra la m itre  en 
1584. E n  1599, F ischingen a cq u it la  seigneurie de Com 
m is, en 1629 Spiegelberg, en 1684 le dom aine franc de 
W ildern  e t en 1693 la  seigneurie de T annegg. F ranz  I er 
T roger érigea la chapelle d ’Id d a , exhaussa  la to u r, la 
m u n it d ’un  carillon e t a cc ru t le tréso r du couven t. Lors 
de la guerre du T oggenbourg, en 1712, les Zuricois occu
p è ren t le couvent. E n  1770, sous l ’abbé N ikolaus I I I ,  
l'éd ifice actu el du couvent fu t  co n stru it. Les paroisses 
dép en d an t du  couvent, savo ir : Au, B ettw iesen , B ichel
see, D ussnang, F ischingen, Lom m is et M osnang, é ta ien t 
desservies p a r des conventuels. L ’abbé de Fischingen 
av a it  aussi d ro it de collation dans les paroisses p ro tes
ta n te s  de D ussnang, de L u sto rf e t de S irnach. Au 
X I X e s., F ischingen possédait u n  in s t i tu t  e t un  sém i
naire  de p rê tres . E n 1848, le couvent fu t supprim é.

Le village de F ischingen do it son origine au personnel 
laïque du co u ven t. De m êm e que nom bre d ’au tre s  en
dro its , F ischingen re lev a it du couvent, qui fa isa it des
servir la paroisse. E n  1529, la loca lité  em brassa  la  R é
form e, m ais le culte  p ro te s ta n t y  fu t  com plètem ent sup 
prim é en 1550. E n  1580, on fonda la  confrérie de Sain te- 
Id d a , et l ’église du  couvent, ainsi que la  chapelle de 
S a in te -Id d a , d ev in ren t un  lieu de pèlerinage très  fré 
qu en té . Lors de la suppression du couvent, en 1848, la 
paroisse d ev in t au tonom e e t re çu t de l ’É ta t  une d o ta 
tio n , prise sur la fo rtu n e  du couvent. —  Voir K uhn  : 
Thurg. Sacra. —  K ornm eier : Gesch. der P farrei F isch in 

gen . —  B uchi : Z ur tridentinischen Reform der Thurg. 
Klöster dans Z S K  I. —  Reg. généal. de la fam ille

Le couvent de Fischingen. D'après une gravure sur cuivré.

Schm id d ’U ri à F ischingen. —  Urner N bl. 1923. [Sen]
F I S C H L I .  Fam illes des cantons de G latis, Lucerne 

e t Thurgovie.
A. C a n to n  de C la r i s .  Fam ille  g laronnaise catholique, 

bourgeoise de L in th a l e t su r to u t nom breuse à  Näfels. —
1.  J a i c o b ,  bailli d ’U znach 15 6 4 .  —  2. J o h a n n - P e t e r ,  
cap ita ine  saint-gallois à W il 1 6 1 0  et 1618 .  — 3.  J o d o -  
GUS-Fr i d o l i n - J o s e p h , * 21 novem bre 18 1 1 ,  chapelain 
à Näfels, déposé e t bann i p a r le gouvernem en t pour sa 
vio lente opposition  à la nouvelle co n stitu tio n  de 18 3 6  ; 
t  15 décem bre 18 6 8 .  —  Voir L L . —  J H V G  X X III , 
p. 4 3 .  —  K ubly-M üller : Geneal. W erke. [ J . - J .  K .-M .]

B. C an to n  de L u c e rn e .  Fam ille  é te in te  qui ex is ta  à 
W eggis du X IV e s. à  1905. Dès le X V Ie s. ses m em bres 
rev ê tire n t les fonctions d ’am m anii, de sau tie r ou de 
b an n ere t. — A. B ucher : Bürgergeschlechter. [P.-X. W.]

C. C an to n  de T h u rg o v ie . A ncienne fam ille de la ville 
de Diessenhofen, d ite  aussi F ilschi, Vilschi, e tc ., m en
tionnée dès le X I I I e s. —  A l b e r t ,  in s titu te u r , publia  
en tre  au tres  en 1911 : Dramatische B ilder aus der Gesch. 
Diessenhofens. —  A u g u s t,  * 1880, prof, à l ’école de 
com m erce de Bàie, puis à  O berrohrdorf (Argovie), écri
va in . — Voir liste  de ses œ uvres dans D SC . [ S c h .]

F I S C H  L IN.  Fam ille  bourgeoise schwyzoise de l ’Ar- 
th e rv ie rte l, représen tée  aussi à  C laris, 
Zoug et Zurich, m ais su r to u t à A rt h 
et à Schwyz. Arm oiries : de gueules 
à deux fleurs de lys d ’or accom pa
gnées en chef d ’un  poisson d ’argen t 
posé en fasce. — 1. J o h a n n ,  de 
S teinen, curé de Rifferswil en 1389. 
—  2. H a n s , secrétaire  d ’É ta t  1476et 
1484, dépu té  de Schwyz à la Diète
en 1476. —  3. A d r ia n , conseiller,
député  de Schwyz à la D iète de 

1529 ; p a rtisa n  de la  R éform e et am i de Zwingli, il
du t q u itte r  le pays en 1531. —  4. P . Me in r a d , capu
cin, com posa en 1711 un  ouvrage po litique in te rd it 
p a r Z urich  : Wahrer U rsprung und Herkommen des 
Toggenburgischen Landt-E idt und  Landl-Recht. —
5. W e n d e l in ,  * 1787, tréso rie r com m unal 1822, m em 
bre du tr ib u n a l des Sept et du double Landrat, trésorier 
de d is tric t 1826-1833, tréso rie r can tonal 1833-1847, 
m em bre de la Commission de police 1826, du trip le  
Conseil de d is tric t 1834, de la C onstituan te  1842, cais
sier de l ’ad m in istra tio n  com m unale p en d an t longtem ps, 
t  7 jan v ie r 1849. — 6. J o s e f ,  m em bre du trip le  Landrat 
1830, du trip le  Conseil de d is tric t 1834, tréso rie r com 
m unal 1835, tréso rie r de d is tric t 1840, m em bre du Con
seil de d is tric t et du G rand Conseil 1848 ; p rop riétaire  
d ’une grande  tu ile rie , p rem ière de son espèce dans les 
p e tits  can tons. [P. R.]

F IS IB A C H  (C. Argovie, 0 .  Zurzach. V. D G S). Com. 
e t Vge dans la paroisse de K aiserstuh l. E n 1050 F usi- 
bach ; en 1254 Viusibach. T rouvailles de l ’âge du 
bronze près de Schwarz wasserstelz. C onstructions ro-
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m aines et fo rtifica tions en te rre  du m oyen âge. Il dépen
d a it du com té de B aden, bailliage d ’E hren  dingen. La 
h au te  ju rid ic tio n  a p p a rten a it aux  landgraves du Zürich- 
gau (com tes de L enzbourg, puis de H absbourg) et 
passa en 1415 aux Confédérés ; la basse ju stice  
é ta it au x  m ains de l ’évêque de Constance, elle passa 
en fief au ch âteau  de Schw arzw asserstelz. Le te rr i
to ire  com m unal englobait encore un  second châ
teau , celui de W aldhausen. Les ham eaux  de W ald- 
h ausen  et H ägelen fo rm en t depuis le 9 m ars 1821 
une Com mune civile dans la Com. politique de F isibach ; 
le ch âteau  de W asserstelz alors encore h ab ité , fu t a t t r i 
bué ce m êm e jo u r à la  com m une bourgeoise de Fisi
bach. —  Fisibach a donné son nom  à une famille 
d ’hom m es libres, d o n t L u i t o l d u s  e t R o b e r t u s  sont 
m entionnés comm e tém oins le 1er m ars 1050, e t L u i 
t o l d u s  le 2 ju in  1087. E b e r h a r d  de Fusebach, tém oin 
1243, etc. —  Merz : Burgen u. Wehrbauten. — Le m êm e : 
Gemeindewap. —  B ronner : K t.A a rg a u  I I ,  311. [ H .  R.l

F I S I B A C H S .  V o i r  BACHS.
F I S L E R .  Fam ille  m entionnée dès 1634 dans la 

com m une de F laach  (Zurich). —  [J. Frick.] — 1. A l 
b e r t , * 1847, in s titu te u r  à W âdensw il ju sq u ’en 1881, 
d irec teu r de l ’o rphelinat à  S a in t-Gall ju sq u ’en 1883, 
in s titu te u r  à R iesbach, à  Zurich 1886 ; in s titu te u r  des 
classes spéciales d 'an o rm au x  de 1891 à sa m ort, le 23 
décem bre 1900. D irecteur du foyer gardien  de Zurich, 
a u te u r d ’ouvrages pédagogiques, entre  a u tre  des 
Städtische Jugend u. Jugendhorte dans N bl. der Hülfsges. 
1898; il fu t un  édu ca teu r re m arq u ab le ; bourgeois de 
Zurich 1892. — Voir ZW C hr. 1901. — N Z Z  1900, n°358.
—  S L Z  1901. — W eber : Helvetia  1901. — 2. K o n r a d , 
frère du n° 1, * 1859, in s titu te u r  à  W in te rth o u r dont 
il d ev in t bourgeois en 1897, a u te u r d ’ouvrages pour la 
jeunesse, entre  au tre s  de Jitgendlust, 1915. [H. Br.l

F I S L I S B A C H  (C. Argo vie, D .B aden . V .H G S ).Com. 
et paroisse. E n 1184 Vicelisbach; en 1190 F izzilispach: 
en 1234 Viscilinsbach. Vestiges de m urs rom ains. D ’après 
le Habsburg. Urbar, F islisbach a p p a rten a it au  bailliage 
de B aden et passa  en 1415 aux  Confédérés, « com té » 
de B aden. Le p rem ier p roprié ta ire  connu dans le village 
est le couvent d ’Engolberg, qui v en d it en 1407 les biens 
q u ’il y av a it. Le couvent de W ettingen  a v a it une p a rt 
de la  basse ju stice . Le pa tronage  de l ’église, avec les 
biens afférents, a p p a r tin t dès le X V e s. à l ’h ô p ita l de 
B aden. — Merz : Gemeindewappen. [L.' S.]

F I T T I N G .  V o i r  H u i n , C h a r l e s - M a r c .
F I T Z - G E R A L D ,  L o rc l R o b e r t - S te p h a n ,  * 1745, 

fu t nom m é le 12 m ai 1792 am bassadeur d ’A ngleterre en 
Suisse. 11 en tra  en fonctions en octobre 1792, résida 
d ’abord  à Berne, puis à  L ausanne les derniers mois. 
Quoique le p a r ti  an tirévo lu tionnaire  eût désiré son 
envoi en Suisse, F ilz-G erald  n ’a rriv a  à aucun résu lta t. 
L orsqu’on 1793 l ’A ngleterre en tra  dans la prem ière 
guerre de coalition, il fu t chargé d ’y gagner la Suisse. 
Les cantons devaien t lever 50 000 h. don t l ’Angleterre 
sou tien d ra it 20 000. F itz-G erald  échoua dev an t l ’am our 
des Confédérés pour la paix, d ev an t les in té rê ts  de leur 
comm erce avec la  F rance, dev an t la supériorité  de l 'am 
b assadeur français B arthélém y et d ev an t l ’im possibilité 
de collaborer avec les au tres rep résen tan ts  de la coa
lition . Il rép o n d it au  décret du Comité du sa lu t public, 
de novem bre 1793, re je té  avec beaucoup de sens pa r le I 
peuple, p a r  un  v io len t m anifeste, très  m al accueilli dans 
le p ays. A sa dem ande, il o b tin t un  congé en décembre 
1794, dev in t am bassadeur à Copenhague et à Lisbonne, 
e t se re tira  de la  politique en 1807, t  1833 à  Nice. — 
Voir Max Œ derlin  : Lord Robert Fitz-Gerald, Britischer 
Gesandter in  Bern 1792-1794. [ R .  F e l l e r . ]

F I T Z I .  Fam ille d ’Appenzell R .-E . —  1. U l r i c h , 
de H undw il, * 1698, cap ita ine , p o rte-d rapeau  1758.
—  2. J o h a n n - J a k o b , de Bühl er, * 1793, in s titu teu r, 
trav a illa  avec Pestalozzi à Y verdon, fonda à son re tou r 
à  H érisau , l ’école réale. t  1865 après 50 ans d ’enseigne
m en t. — A  J  1898, p . 114. —  L L H . —  [R. Sch.-B.] — 
J o h a n n - U l r i c h , de B iihler, * 1/98, un des peintres 
appenzellois les plus féconds, est su r to u t connu p a rses  
paysages à  l ’aquarelle  des Rhodes extérieures et d ’au 
tres parties de la Suisse, f  au  déb u t des années 1850.
— S K L .  — Appenz. M onatsblalt 1843, p. 197. [A. M .]

F I V A Z ,  F I W A Z .  Fam ille noble originaire de 
Payerne. Arm oiries : d ’a rgen t à un pin de sinopie, 

fru ité  d ’or, arraché, m ouvan t d ’un 
m on t de sable. Un Fewaz est m en
tionné en 1419. A van t la Réform e, 
P i e r r e  fu t b annere t et son fils 
C l a u d e ,  conseiller de Payerne. Celui- 
ci eu t tro is fils, J e a n ,  M i c h e l  et 
C l a u d e ,  qui, en 1522, reçuren t une 
le ttre  de noblesse du duc de Savoie 
(A H S , 1920). [B.]

Branche de Fribourg. Elle descend 
de Claude, anobli en 1522, qui reste  

catho lique et m odifia son nom  en Fiw az. Ce Claude 
épousa É lisabe th  Z im m erm ann, de Fribourg , fille du 
chancelier. A l ’ex tinc tion  des Z im m erm ann au X V IIes., 
les Fiw az en re levèren t les arm oiries dans les leurs 
propres, lesquelles dev inren t : aux 1 et 4, de Fiwaz ; 
aux 2 e t 3, d ’or à u n  bouquetin  ra m p a n t de sable 
soutenu de tro is coupeaux d ’azur, qui est Zim m er- 
m ann .—  1. P i e r r e , fils du précédent, bourgeois de 
Fribourg  1617, bailli de M ontagny. — 2. H e n r i , 
bailli de F o n t 1633-1638. —  3. C a n d i d e , abbé d ’H aute- 
rive 1670-1700.—  4, H e n r i , abbé d ’H auterive  1715- 
1742. —  5. N i c o l a s ' - J o s e p h , lieu tenant-colonel, bailli 
de G randson, t  1757. —  6. F r a n ç o i s , bailli de Lugano 
1736-1738, chevalier de Saint-Louis, m ajor de ville, 
t  1754. —  7. F r a n ç o i s - P i e r r e - N i c o l a s , bailli de 
Schw arzenbourg 1770-1775. —  8. H e n r i - N i c o l a s - 
B a l t h a s a r , bailli de F o n t 1763-1768. — 9. T o b i e - 
N i c o l a s , curé de F ribourg  1812-1822, p révô t de 
Saint-N icolas 1822-1857. —  10. N i c o l a s , m ajor au 
service de Naples, t  20 novem bre 1885. Avec lui s ’étei
gn ît la  branche m asculine de la  fam ille. — L.L. —  A H S  
1920. [A. d’A. et B.]

Branche de Payerne. Issue de Michel, bannere t 
de P ayerne 1536-1548. —  1. A b r a h a m , D r m ed. et 
chirurgien. Il p e rd it sa bourgeoisie en 1662, p a r suite 
d ’un  m eurtre  involontaire, e t se re tira  en F rance. Ses 
descendants, don t plusieurs p ra tiq u èren t la médecine, 
chassés de F rance par les persécutions religieuses, 
te n tè re n t sans succès de recouvrer leur ancienne bour
geoisie e t acq u iren t celles de Saint-O yens et d ’Y verdon. 
— 2. S a m u e l - F r a n ç o i s , propriétaire  du château  de 
C onstantine, député  au prem ier G rand Conseil vaudois, 
chef de bata illon , f  1813 au  siège de Danzig. — 3. É m i l e , 
1858-1912, fondé de pouvoirs au Crédit foncier v a u 
dois et dessinateur. — SK L.

Une p a rtie  des Fivaz établis à Corcelles près Payerne 
o p tèren t en 1804 pour la prem ière de ces com m unes 
lo rsqu’elle se sépara  de la seconde. Des F ivaz, non 
nobles, son t bourgeois de Sassel, Y vonand e t E sta- 
vayer. t B-]

F L AA C H (C. Zurich, D. A ndelfingen. V. ÜGS) 
Vge, Com. politique ; paroisse avec 
Volken. Trouvailles de l ’âge du 
bronze ; é tablissem ent rom ain  près 
du m oulin inférieur. Arm oiries : de 
gueules à tro is branches de chêne 
issan t de tro is coupeaux de sinopie. 
En 1044 Flacha ;p lus ta rd  aussiF7ac/ie, 
Flach =  plaine ; Flaach dès le 
X V Ie s. La h a u te  et la basse ju r i
diction a p p a rtin re n t aux  K ibourg, 
puis aux  H absbourg . Le roi A lbert 

donna en 1298 la  basse ju rid ic tio n  sur la vallée de 
F laach au  couvent de R heinau , qui la rem it générale
m ent en fief. K onrad  an  dem  Lente la v en d it en 
1373 à Jo h an n  von F u lach  e t à  son fils ; plus 
ta rd  elle passa successivem ent aux  von W ald- 
kirch, aux  Peyer e t au x  R ingk von W ildenberg, 
desquels Zurich l ’ach e ta  en 1694 pour 30 000 fi. Zurich 
en fit un  hau t-bailliage, m ais celui-ci n ’é ta n t pas ren 
table, les d ro its de ju rid ic tio n  e t les revenus fu ren t a t 
tribués en 1779 au bailliage d ’Andelfingen tan d is que 
le château , c o n stru it en 1612, é ta it vendu. Sous la  do
m ination  de Zurich, une grande p a rtie  de la h au te  ju 
ridiction de F laach  et le château  dépendaien t du bail
liage d ’Andelfingen, le reste , avec l ’église, re levaient 
de celui de K ibourg. Sous la R épublique helvétique,
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Flaac.h fit p a rtie  du d is tr ic t d ’A ndelfingen, sous l ’A cte 
de M édiation de celui de W in te rth o u r ; depuis 1815 il 
a p p a rtie n t au  bailliage (des 1831 d is tric t)  d ’A ndel
fingen. F laach  posséda au  d é b u t deux églises : celle de 
S t. Georg à Ober F laach , don t la collation a p p a rten a it au 
co uven t de S t. K a th a r in e n ta l  et passa  en 1264, p a r échan
ge, à  l ’évêque de C onstance ; le ch ap itre  de la ca théd ra le  
de C onstance en é ta it d é te n teu r en 1470; l ’église fu t a l
longée en 1569 e t re b â tie  en 1611. A N ieder-F laach  
é ta it  l ’église S t. N ikolaus, d o n t la  collation  a p p a rten a it 
à  la  m aison des chevaliers de S a in t-Jean  de B ubikon, 
qui la  v e n d it en 1368 à Jo h a n n  von Fulacli. Cette 
église fu t  supprim ée en 1544. Il ex is ta  aussi à F laach  
une m aison de sœ urs de l ’ordre des dom inicains. 
Les nom b reu x  m éthod istes de la région on t fa it de F laach  
leu r cen tre  ; nouvelle chapelle co n stru ite  en 1924. 
Le rôle co n tu n d e r de F laach  da te  du  X V Ie s. Les g ra 
ves in o n d atio n s d ’au trefo is on t été  rendues inoffensives 
p a r  les t ra v a u x  de correction  du R hin  e t de la T hour 
en trep ris  dès le m ilieu du  X I X e s. Au p o in t de vue éco
nom ique il fau t n o ter la d im inu tion  du vignoble : 1801, 
75 h a . ; 1910, 44 ha . C onstruction  du p o n t sur le Rhin 
1873. P o p u la tio n : 1836, 1002 hai).; 1920, 749. R egistres 
de paroisse dès 1566. —  Voir U Z. —  US. —  Habs. 
Urbar. — J S G U  4. —  J .  P esta lu z  : Vollst. Sam m lung  
der Statuten. —  N üscheler : Gotteshäuser. — N bl. Stadi- 
bibl. W interthour 1823 e t 1915-1916. —  B ern h ard  : 
Verbreitung der histor. Bodenbenützungssysteme im  K t. 
Zürich. —  G. P e te rh a n s  : Vom R hein fa ll zum  Schnebel- 
horn I . —  F . Vogel : Chronik  1845. —  M em . Tig . 
18 4 1 .—  Gfr. 38. —  Sonntagspost des Landboten  1917, 
n° 15. [L. F o r r e r . ]

F L A A C H ,  von.  Fam ille  h a b ita n t le ch â teau  d isparu  
su r la  h a u te u r  d ’H echingen près du village de F laach , 
p e u t-ê tre  m in isté riau x  des K ibourg . D eux de Flacha 
so n t m entionnés en 1044, tro is  de Flacho en 1111-1125.
—  U Z. —  D ändliker ; Gesch. Zurich. [L. F o rre r .]

F L A C H .  Fam illes de Bâle, Behalf house e t Zurich.
A. C a n to n  de B â le . Vieille fam ille de la  ville de 

B âle. —  1. M a r t in ,  conseiller 1490. —  2. M a r t in ,  im 
p rim eur à  S trasb o u rg  1472-1500, signe ses im pressions 
ta n tô t  Flaccus, t a n tô t  S im u s. Ses descendan ts re stè ren t 
à  S trasb o u rg  où ils d ev in ren t bourgeois en 1472. — 
A D B .  —  L L .  [L. S.]

B. C an to n  de S c h a ffh o u se . A ncienne fam ille de la 
ville de Schaffhouse. —  H a ns , p rév ô t de corpora tion  en
1680. —  I I a n s - K o n r a d ,  p rév ô t de co rpora tion  1688, 
hau t-b a illi de N euhausen en 1695. —  L L .  [L. S.]

C. C a n to n  de Z u ric h . Fam ille  des Com. de N eften- 
bach  e t P fungen  a tte s tée  dès 1504 à W in te rth o u r e t à 
P fungen ; ce nom  a p p a ra ît  dès 1467 à  W iesendangen. 
La fam ille est p ro b ab lem en t originaire de F laach  am  
Irchel. — [J. F rick.] —  L a fam ille de N eftenbach  d ev in t 
bourgeoise de Z urich 1875, e t celle de Pfungen  bourgeoise 
de W in te rth o u r 1893. — [h . lir.J —  H e in r ic h ,  * 15 
novem bre 1870 à W âdensw il, m aître  secondaire 1892, 
D r phil. 1898, professeur à  l ’école norm ale  cantonale  
de K ü sn ach t 1901, v ice-d irec teur 1911, d irec teu r 1922, 
f  16 m ai 1922 à  C lavadel. P u b lica tions : Albert Bengger 
(diss.) ; Die M ailänderzüge  ; Der Schwabenkrieg  ; Vor 
hundert Jahren, 1898 ; Die Bestrebungen der H elvetik\ 
Individuen und. M assen  ; Quellenbuch zur allgem. Ge
schichte fü r  Schweiz. M ittelschulen  (avec Guggenbiihl).
—  D SC  1922. [Félix B erchto ld .]

F L A C H M Ü L L E R .  Fam ilie  de la Com. de R icken
bach  (C. Z urich ), a tte s tée  dès 1565. Le nom  rem onte  
p ro b ab lem en t à  W ilhelm  F lach , qui possédait vers 1452 
le m oulin de R ickenbach . [J. Frick.]

F L A C H S .  Voir N i e d e r f l a c h s  et O b e r f la c h s .
F L A C H S L A N D .  Fam ille  de p aysans é te in te , m en

tionnée  du X V Ie au  X V I I I e s. à E m b rach  e t à Lufin- 
gen (Zurich), ém igrée au  X V IIe s. dans le W urtem berg . 
Elle descendait de K o n r a d  von F lachslanden , b o u r
geois de B erne, chanoine à E m b rach  dès le 11 nov. 
1480. Sa fille V erena épousa le curé d 'E m b rach , Jö rg  
H och, de M ersbourg. —  H oppeler : Kollegiatslift E m 
brach, dans M A G Z  X X IX , cali. 2. —  A H  S  1910, 106.
—  A rch. d ’É ta t  Z urich : rôles d ’h a b ita n ts  d ’E m brach  
et de Lu fingen : Gemächtsbuch 1564. —  R enseigne
m en ts de J .  F rick . [F. H.]

F L A C H S L A N D E .  Fam ille  noble d on t le berceau 
est le village de F lachslanden  en Alsace, à l ’origine pos
session de l ’évêque de Bâle. Ses rep ré sen tan ts , m inis
té riau x  de ce dernier, son t a tte s té s  dès le com m ence

m en t du X IV e s. A rm oiries : d ’or à la 
bande de s a b le .— 1. H a n s ,  l ’aîné, 
bourgeois de Bâle 1406, archi-cham - 
bellan  de l ’évêque 1426, reçu t en 
1430 le château  de L andskron  en 
Alsace, f  1443. —  2. H a n s - W e r -  
n e r ,  f  1481, fils du n° 1, doyen de la 
ca théd ra le  e t cam érier papal 1458- 
1459, p rév ô t de la cathéd ra le  1466, 
fu t en é tro ites re la tio n s avec le 
pape Pie I I  (Æ neas Silvius) e t l ’un 

des p rin c ip au x  p rom oteu rs de la  fondation  de l ’u n i
versité  de Bâle, avec son frère  —  3. H a n s ,  le jeune , 
bourgm estre  de Bâle 1454, plus ta rd  bailli de R öteln , 
après avo ir renoncé en 1463 à  son d ro it de bourgeois de 
B âle. —  4. H a n s , bailli de Zwingen, 1503 à  1537 ? ainsi 
que — 5. F I a n s - I - I e i n r i c h ,  1586, f  1587. —  6. H a n s -  
W e r n h a r d ,  bailli de Pfeffingen 1565-1583 ? —  La 
fam ille possédait des fiefs nobles de l ’évêché de Bâle 
ju s q u ’en 1792. Son palais à  Arleshcim  passa en 1763 
aux  d ’A ndlau . L a fam ille s ’éteignit. en 1825 à Venise 
avec —  7. J o h a n n - B a p t i s t - A n t o n ,  ancien m inistre  
de Louis X V III , dern ier re je to n  de la b ranche  des von 
Zabern, de Basse-Alsace, fondée après la guerre  de 
T ren te  ans p a r  K onrad  von F lachslande et détachée de 
la b ranche  plus ancienne des von Dürmenach. —  Merz : 
Schloss Zw ingen. —  Le m êm e: B urgen des S isgaus. — 
Oberbad. Geschlechter buch. [ p .  R o . ]

F L A C H S M A N N .  Fam ille  de la  Corn, de W etzikon 
(C. Zurich), où elle est a tte s tée  dès 1587. Un F lachsm ann 
re p rit alors une ferm e à K em pten  a p p a rte n a n t au  cou
v en t de R ü ti. —  [ J .  F r i c k . ]  —  C uni de Schwam en- 
dingen, est dé jà  en 1440 bourgeois de Zurich. [ F .  H.] 

F L A C T I O N .  Fam ille  vaudoise, originaire de Bal- 
laigues (dès a v a n t 1521), d o n t une b ranche  a  acquis en 
15901a bourgeoisie d ’Y verdon. —  G e o r g e s - A d o l p h e ,  
1820-1869, m édecin chirurgien , syndic d ’Y verdon, con
seiller n a tio n a l 1855-1857. —  Livre d ’Or. [M. R.]  

F L Æ S C H  (C. Grisons, D. U n te rla n d q u art, Cercle 
M aienfeld. V. D G S). Com et paroisse. Vers 831 Flascis ; 
en 1087 Flaessca; en 1089 villa... F lasconis. Il y ava it 
au trefo is un  é tab lissem ent de bains (J .- J .  Scheuch- 
zer : N atur-Gesch. I I , 217). Fläscli se ra tta c h a  p rim i
tiv em en t à  la  paroisse de M aienfeld ; en 1524, sous 
l ’influence du p réd ican t U lrich B oit, de L achen, il ac
cep ta  la Réform e. Peu après eu t lieu la sépara tion  
d ’avec l ’église-m ère. E n 1622, il fu t incendié p a r les 
A utrichiens, et b rû la  en 1822. C’est su r le te rrito ire  de 
F lasch  que se tro u v e  la fo rtifica tion  de Luziensteig. 
P a trie  de la fam ille A nhorn. [C.. J.]

F L A G E L L A N T S .  L a croyance répandue  en Italie  
p a r des sectes exaltées p a r l ’A pocalypse que l ’an 1260 
sera it celui de la  venue du Messie, y  dé te rm in a  la  m êm e 
année un  pèlerinage de trè s  nom breux  flagellants. La 
Suisse, dans ses lim ites actuelles, n ’y  p a rtic ip a  guère. 
P a r con tre  la m enace de la peste bubonique, im portée  
d ’O rien t, p rovoqua  une explosion d ’en thousiasm e re li
g ieux qui suscita  en H ongrie, en A llem agne, en Angle
te rre , en H ollande, en Suède e t en Suisse, de 1348 à 
1351, des d ém onstra tions en niasse e t des processions 
de p én iten ts  qui trav e rsa ien t le pays en se flagellant au  
m ilieu des prières, des chan ts et des m ortifica tions. 
Les au to rités , aussi bien que les églises, d u ren t m ettre  
un  frein  à ces m anifesta tions déréglées. L ’adm iration  
que le peuple professait pour ce genre de p én iten 
ces su b it un  rev irem en t. A preuve le persiflage in 
fligé à une procession de flagellants p a r  des soldats 
bernois qui cherchaien t en 1349 à  conquérir les p la
ces fo rtes du com te de G ruyère dans le H aut-S im - 
m en ta l. [ E .  B . ]

F L A M A N S .  Voir Æ b i s c h e r ,  P h i l i p p e .  
F L A M A T T  (C. F ribourg , D. Singine, Com. Ueber- 

sto rf. V. D G S). Yge de la paroisse de W ünnenw il, m en
tionné pour la prem ière fois en 1312. A ncienne form e : 
Blam atten. C’est dans ce tte  localité que les Bernois ei 
es F ribourgeois renouvelèren t leur alliance en 1340. —
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D iesbach : Regesle. —  F R B  IV, VI, IX . — K uenlin : 
Diet. — Ree. diplom . Fribourg  I I I ,  IV . [G. Cx.]

F L A M B E R T I .  Voir F i a m b e r t i .
F L A M M E R .  E l i e - A n t o i n e , 1826-1891 , ju riscon

sulte  genevois, av o ca t et no ta ire , juge de paix  1860-1864, 
juge à  la cour de cassation 1880-1884, son président 
1882-1884. D éputé au  G rand Conseil 1870-1872, 1878- 
1880. A u teu r des Lois civiles et commerciales 1859 (avec 
la collaboration  d ’Ed. Fick) ; Lois pénales d’instruc
tion criminelle, 1862 ; Usages ou, jurisprudence cou- 
tumière du canton de Genève, 1866 ; Le droit civil gene
vois, ses principes et son histoire, 1875 ; E ssai sur les 
lim ites du Code fédéral des obligations, 1883. — JG  
27 ju in  1891. —  Semaine judicia ire  1er ju in  1891. [ H .  L.J 

F L A W  IL (C. Saint-G all, 0 .  U n tertoggenburg . V. 
D G S). Vge et Com. E n 819 Flahinwilare  ; en 858 Flawi- 
lare =  ferm e de Flavo?  (Stadt St. Gallen p . 269). A cette 
époque ex is ta it une com m unauté  de villages, dont chacun 
av a it son territo ire  p ropre  ; A lters wil et W olfertsw il en 
fa isaien t p a rtie . La com m unauté , fo rm an t ju rid ic tio n  et 
bailliage, d im inua tou jo u rs  dav an tag e  et au  X V e s., 
elle ne se com posait plus que de F ia  wil et ses environs. 
Au I X e et au  X e s. le couvent de Saint-G all y acqu it des 
dom aines d 'une  grande valeur ; m ais, dans la su ite, les 
com tes de Toggenbourg y gagnèren t en prépondérance, 
de telle  sorte q u ’au  X I I I e et au  X IV e s. les ferm es du 
couven t e t celles des com tes s ’y  tro u v a ien t côte à côte 
confusém ent mêlées. L a basse ju rid ic tion , comme 
fief du couvent, a p p a rten a it à la  famille des Giel de 
G la ttbourg , toutefois le couvent rach e ta  les d ro its féo
dau x  en 1486. Vers la fin du m oyen âge, on considérait 
que Flawil fa isait p a rtie  du com té de Toggenbourg, 
quoique les com tes n ’aien t jam ais été à m êm e d ’exercer 
une v é ritab le  au to rité  dans ces contrées. E n 1468, 
lorsque le Toggenbourg dev in t la  p ropriété  du couvent, 
les d ro its de souveraineté fu ren t centralisés e t les fron
tiè res fixées exac tem en t. Plus ta rd  l ’abbé de Saint-G all 
incorpora  Flawil au grand-bailliage de Schw arzenbach. 
E n  1803 Flaw il dev in t, avec B urgau e t O berg latt, une 
com m une po litique du nouveau can ton  de Saint-G all. 
Une église est m entionnée en 1178 à  Flaw il, m ais il 
s ’ag it sans doute d ’une chapelle, puisque ce village é ta it 
une annexe de la paroisse d 'O b è rg la tt. Au m om ent de la 
R éform e, la m ajeure  p a rtie  de la popu lation  em brassa 
la nouvelle croyance ; les p ro tes ta n ts  con tinuèren t à 
faire  usage de l ’église paroissiale d ’O bèrglatt e t les 
catholiques se con ten tèren t de la chapelle de Flawil. En 
1771 un  a rrangem en t eu t lieu en v e rtu  duquel l ’église 
d ’O bèrg latt dev in t la propriété  exclusive des p ro tes
tan ts  ; en revanche, la chapelle de Flawil fu t agrandie 
e t m ise au  rang  d ’église paroissiale, don t les catholiques 
d ’O bèrg latt dev in ren t m em bres. De 1844 à 1848, on 
constru is it une nouvelle église catho lique à Flawil et de 
1909 à 1911 une église p ro tes tan te  sur le Feld. P a r suite 
de l ’in tro d u c tio n  de l ’in dustrie  des toiles et du coton 
Flaw il devint un des villages les plus prospères du pays 
de Saint-G all. Population : 1920, 6119 hab ., don t 507 
bourgeois seulem ent. —  Voir U StG. — Gm ür : Rechts- 
quellen I I .  —  W egelin : Gesch. der Landschaft Toggen- 
burg. — W artm an n  : Z ur ältern Gesch. von Flaiuil, dans 
M V  G X X X V I. — Gesch. der Landsch. Toggenburg,
1878. [m.]

F L É C H E R E ( D E  L A ) .  Fam ilie noble savoyarde, 
d on t une branche s ’est fixée au Pays de Vaud. — 1. 
J a q u e m e t , châtela in  de Saint-M aurice et vidomne 
d ’Ollon 1410, charge qui se tran sm it à son fils et à ses 
pe tits-fils . —  2. P h i l i b e r t , 1603, souche de la branche 
de N yon. —  3. C l a u d e - H e n r i , 1611-1660, vice-bailli 
de N yon. La famille a donné à cette  ville plusieurs 
au tres m ag istra ts . — 4. S a l o m o n - H e n r i , * 1740, lieu
tenan t-co lonel en H ollande, où serv iren t plusieurs des 
siens. —  5. J e a n  - G u i l l a u m e , 1729-1785, pasteu r à 
M adeley (Shropshire, A ngleterre) où il m ouru t. P rédica
te u r  e t écrivain, il se ra tta c h a  au m ouvem ent m étho
diste wesleyen. En anglais Jo h n  ou W illiam  Fletscher.
—  Chrétien évangélique, 1889. —  6. J e a n - F r a n ç o i s - 
D a n i e l , seigneur de Grens en 1798, syndic de Nyon.
—  7 .  A n d r é - U r r a i n , 1 7 5 8 - 1 8 5 2 ,  m em bre du Sénat 
he lvétique, puis conseiller d ’É ta t  vaudois de 1815 à 
1825. — Foras : Arm orial. [M. R.]

F L E C K E N S T E I N , v o n  ( W e t z e l  d it F L E C K E N 
S T E IN ) .  Fam ille patricienne é te in te  de la ville de L u
cerne, aussi bourgeoise de B rem garten . U l r i c h  W ' e t z e l , 
de Zurich, d ev in t bourgeois en 1462 ; C l e w i  W'etzel, 
d it F leckenstein , renouvela son dro it de bourgeoisie 

en 1476. Arm oiries : à  l ’origine : d ’azur 
à  une m arque d ’or (le cintre d ’un 
globe, auquel m anque le bras supérieur 
de la croix) ; p lus ta rd  tranché  d ’azur 
au  globe d ’or e t d ’or à deux bandes 
de sinopie. — 1. H e i n r i c h , 1484-1559, 
fils de Clewi, p: it p a r t au x  batailles de 
D ornach 1499, de No vare 1513 et à l’ex
pédition  de Dijon, de M arignan 1515; 
m em bre du Grand Conseil 1510, du 
P e tit  Conseil 1516, bailli de Thurgovie 

1520 et 1548, de Weggis et cap itaine  au service im périal 
1521, bailli de B aden 1523, de W illisau et trésorier de la 
ville 1527, député  à la conclusion du tra ité  de paix  de 
Sa in t-Ju lien  1530, ban n ere t et capitaine des m ousqueta i
res dans la guerre de Cappel 1531 ; bailli de R othenbourg  
1532, avoyer 1535 ; député  à  Berne en 1544 pour obtenir 
le d ro it de passage des troupes a llan t en France, député 
auprès du pape Patii IV  1555; créé chevalier la même 
année. P a rtisan  de l ’em pire, fab rican t de soieries et d ’é
to iles de laine à Lugano, m archand  de blé. —
2 .  H e i n r i c h , fils du n° I ,  m em bre d u  Grand Con
seil 1559, bailli de H absbourg  1569, de Baden 1571, 
de Biiren e t Triengen 1573 et 1584, m em bre du P e tit 
Conseil 1575 ; b an nere t de la ville et chevalier de l ’épe
ron d ’or 1576, bailli de W illisau 1579, conseiller secret, 
avoyer et am bassadeur auprès du duc de Savoie 1581, 
dépu té  à la conclusion de la Ligue d ’or 1586 ; f  1589. —
3. H e i n r i c h , 1570-1664, fils du n" 2, du G rand Conseil 
1596, du P e tit Conseil 1603, bailli de Rusw il 1609, banne
re t du grand q u artie r de la ville (G rosstad t), colonel en 
Espagne 1623. avoyer 1644 ; député à  la conclusion de 
la ligue de Savoie 1653, chevalier, seigneur de Heidegg, 
fit de grands dons à l ’hôp ita l de Lucerne. —  4. N ik la u s ,  
1580-1645, chevalier de Malte, en tré  dans l ’ordre en 
1600, chevalier sous condition de renoncer à la charge 
plus élevée de grand-p rieu r de langue allem ande 1603, 
com m andeur de H ohenrain  et Beiden 1611, de H asselt, 
B ruchsal et W eissenbourg 1628, grand bailli 1634, 
g rand-p rieu r de Dacie 1640. — 5. J o s t , 1588-1652, du 
G rand Conseil et greffier de W illisau 1610, du P e tit 
Conseil 1627, bailli de Ruswil 1631, de R othenbourg  
1639, avoyer et cap itaine  de la garde à Rom e 1640 ; 
rem placé au  Conseil en 1643. —  6. K a r l - C h r i s t o p h e , 
du G rand Conseil 1641, du P e tit  Conseil 1648, bailli 
d ’E n tlebuch  1663, de R othenbourg  1673, Statthalter et 
ban n ere t 1676, chevalier, échangea le château  de 
W artensee contre S tu tz  près de Lucerne ; t  1677. —
7. J o s t , du G rand Conseil 1659, Oberstwachtmeisler 
au service espagnol e t portugais, lieutenant-colonel au 
service d ’Espagne 1659, du P e tit Conseil 1667, bailli 
d ’E n tlebuch  1673, envoyé à Milan 1675, bailli de W illi- 
sau 1679, R othenbourg  1687, colonel im périal 1694, co
lonel dans la F o rê t Noire 1701, S ta tth a lte r de Lucerne 
1704 ; t  1706. — 8. L o r e n z - F r a n z , 1645-1715, fils 
du n° 6, du Grand Conseil 1665, bailli de K riens 1671. 
de W ykon 1675, m em bre du P e tit Conseil 1677, bailli 
du Val Maggia 1682, de Locarno 1690, bannere t 1695 ; 
bailli de Lugano 1698, de R othenbourg  1705, S ta tth a lte r 
1709, délégué à A arau à  la conclusion de la paix  de 
1712, avoyer 1714, député à Soleure au renouvellem ent 
de l ’alliance française 1715. — 9. J o h a n n - L u d w i g - 
F r a n z - X a v e r , fils du n° 7, du Grand Conseil 1703, 
du P e tit  Conseil 1706, bailli de Ruswil 1709, colonel au 
service de Savoie 1704; t  à Villmergen 1 7 1 2 .—  10. 
J o h a n n - M a r t i n , 1698-1764, du G rand Conseil 1721, 
bailli de K riens 1723, de M alters 1733, du P e tit Conseil 
et m ajo r du pays 1735, bailli de R usw il 1737, surveil
lan t de la m arche du pays 1741, bailli de M ünster 
1741 et 1746 ; d irecteur de l ’arsenal 1743, m ajor de 
la ville 1748, ad m in istra teu r de Heidegg et brigadier 
1749, bailli de R othenbourg  1751. in ten d an t des bâ
tim en ts 1758, bannere t 1 7 6 1 .— 11. F r a n z - L a u b f . n z , 
1701-1750, chanoine de Lucerne 1725, prévôt 1743. —
12. A l f o n s , 1702-1767, fils du n° 8, Pat. Ildefons,
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en tré  dans l 'o rd re  des bénéd ictin s de Rheinavi, 1 7 1 9  ; ! 
a u te u r  d 'u n e  descrip tion  du  lan d g rav ia t de T hur- 
govie e t de divers t ra v a u x  h isto riques e t généa
logiques. —  1 3 .  A d a m - L a u r e n z - F r a n z ,  1 7 0 7 - 1 7 6 0 ,  
fils du  n° 9 , du G rand Conseil et c ap ita in e  au  service 
im péria l dans le rég im en t N iederöst 1 7 3 4 ,  du P e tit  
Conseil e t bailli d ’E n tleb u ch  1 7 3 7 ,  m ajo r 1 7 3 8 ,  m a
jo r  du pays à W illisau 1 7 3 9 ,  m ajo r de la  ville 1 7 4 2 , 
bailli du R h e in ta l 1 7 5 3 ,  dépu té  à  la D iète. —- 1 4 . A l o i s -  
M A U R ITZ , 1 7 1 2 - 1 7 8 4 ,  frère du n° 12 , du G rand Conseil 
1 / 4 0 ,  cap ita ine  à  N aples 1 7 4 1 , greffier du tr ib u n a l 1 7 4 2 , 
bailli de K riens 1 7 4 3 ,  cap itaine  du con tingen t envoyé 
à  Bâle 1 7 4 6 ,  bailli d ’E b ikon  1 7 4 8 , m em bre du P e tit 
Conseil 1 7 6 0 ,  bailli de Rusw il 1 7 6 3 - 1 7 6 7 ,  de R othen- 
bourg  1 7 7 1 ,  d 'E n tle b u ch  1 7 7 9 . —  L a fam ille s ’é teignit 
avec F r a n z - D o m i n i k ,  1 7 7 1 - 1 8 3 3 .  —  Voir L L . — L L H . 
—- Gfr. —  A H S  1 9 0 5  — v. Yivis : W appen der avsgest. 
Geschlechter Luzerns. — P ap iers de fam ille. —  A rch. 
d ’É ta t  L ucerne : Besatzungsbuch. [v. V.]

F L E C K L I N  ( F l e c k l y ,  F l æ c k ly ) .  Fam ille  du can 
to n  de Schwyz rep résen tée  au trefo is dans F A ltv iertel et 
qu i re sso rtit p lus ta rd  au  N euviertel. —  1. H e i n r i c h ,  
g ran d  sau tie r  1 4 8 4 . —  2 .  H a n s ,  bailli de Sargans 1 5 1 0 . 
C’est lui p ro b ab lem en t, e t non pas M artin  (n° 3 ) ,  qui 
fu t souven t délégué de Schwyz à la D iète, de 1 4 9 1  
à 1 5 1 5 ;  conseiller 1 4 9 5 ,  résid en t des Confédérés, avec 
P ierre  Falck , de F ribourg , à  M ilan en 1 5 1 4 .  j- à Mari- 
gnan  en 1 5 1 5 . —  3 . M a r t i n ,  conseiller 1 5 0 4  ; landam - 
m ann  1 5 1 3 - 1 5 1 5 ,  délégué de Schwyz à plusieurs re p ri
ses à  la  D iète, 1 5 0 3 - 1 5 1 2 .  [P. IL]

F L E G L E R ,  A l e x a n d e r ,  D r phil., * en 1 8 0 4  à 
G rosszim m ern (H esse-D am ista  d t), m aitre  d 'h is to ire  à 
l ’école industrie lle  de Z urich 1 8 4 9 - 1 8 5 3 ,  p riv at-d o cen t 
à  l 'u n iv e rs ité  1 8 4 8 - 1 8 5 4 ,  puis a rch iv is te  du m usée ger
m an ique  de N urem berg  ; il rédigea à  Zurich son ou
vrage cap ita l : Gesch. des A ltertum s  1 8 4 9  et Das K ö n ig 
reich der Langobarden, 1 8 5 1 . — G. v. W yss: Hochschule 
Zürich 183-3-1883, p.  6 3  et 9 9 . —  Z u r Gesch. der Zürcher 
Kantonsschule 1833-1883. [ H .  B r . ]

F L E I N E R .  Fam ilie  d ’A arau . — l. A l b e r t ,
* 10 ao û t 1859, réd ac teu r de la N Z Z  de 1884 à 1902, 
t  à R om e le 17 ju in  1902. C’est à son in itia tiv e  que la 
ville de Z urich do it son m usée des b eau x -a rts . — N Z Z  
1902, n° 167. —  Z u r E rinnerung  an A . F . —  2. H a n s ,
* 1er février 1 8 6 4 , fab rican t de c im ent, dépu té  au  Grand 
Conseil, a u te u r  de com édies, de contes e t de poèmes 
d o n t la  liste  est donnée dans D SC . —  3 . F r i t z , * 2 4  ja n 
vier 1 8 6 7  à A arau , ju ris te , professeur de d ro it à  l ’u n i
versité  de Zurich dès 1 9 1 5 . Principales pub lications : 
Die trident. Ehevorschrift, 1 8 9 2  ; Staat u. Bischofwahl 
im  B istum  Basel, 1 8 9 7  ; Gründung des Schweiz. B undes
staates, 1 8 9 8  ; E ntw icklung  des katli. Kirchenrechts im
19. Jahrh., 1 9 0 2  ; Institu tionen des deutschen Verwal
tungsrechts, 1 9 1 1  ( 5 e éd. 1 9 2 0 )  ; Die Staatsauffassung  
der Franzosen, 1 9 1 5  ; E ntstehung und W andlung mod. 
Staatstheorien i. d. Schweiz, 1 9 1 6 .  —  D SC . [L. S.]

F L E I S C H ,  U rb a n ,  * 1874 à C hurw aiden, p asteu r 
à  W iesen 1899-1903. A publié  : Die erkenntnistheoret. 
und metaphysisch. Grundlagen der dogmat. Systeme von
A . E . B iederm ann und R . A .  L ipsius, 1901. t  1903 à 
C hurw aiden. —  Freie Rätier 1903. [C. Camemsch.]

F L E I S C H L I N .  Fam ille  é te in te  de la ville de 
L ucerne. W e l t i ,  cité à  Nunw il en 1338 ; R u d i, à 
Sem pach en 1394 ; H a n s , à  H itzk irch  en 1507, etc. 
P arm i les bourgeois de Lucerne : H a n s , boucher, de 
R üdlingen, 1570. Arm oiries : d ’azu r à  un  tau re au  
de gueules issan t de tro is m onts de sinopie. La famille 
s ’é te ign it au  X V II Ie s. — 1. P . G re g o r ,  bénédic
t in  d ’E ngelberg , 1626-1686, profès 1642, abbé 1681, 
laissa des œ uvres théologiques e t ascétiques. — 2. J o 
h a n n -M e lc h io r ,  du G rand Conseil 1663, juge 1692, 
bailli du lac à  Sem pach 1705. —  3. J a c o b , p e in tre  et 
a d m in is tra teu r de la  confrérie de Sain t-L uc 1677. —  4. 
J o s e p h a - A n to n ia - M e c h ti ld e ,  bénédictine à S t. A ndres 
à  Sarnen, 1682-1749, professe 1699, abbesse 1728, se 
re tira  en 1743, fu t réélue 1744. —  5. Jo i ia n n -J a c o b , 
1693-1751, du G rand Conseil 1714, bailli d ’Ebikon 
1725, K nutw il 1731 e t 1739, K riens 1741. —  6. L a u r e n -  
t i  a-A n to n i  a , bénédictine, de S t. A ndres à Sarnen, 1712- 
1773, professe 1731, m ère enseignante 1756, abbesse

1770. —  Voir LL . — L L H . —  von M ülinen : Helvetia 
S a cra .—  A rch. d ’É ta t  L ucerne : Besatzungsbuch. [v. v .)

F L E I S C H M A N N .  A ncienne fam ille pa tricienne, en
core ex is tan te , reçue bourgeoise de Fribourg  en 1635. 
Arm oiries : de gueules à un  hom m e issan t, arm é de to u te s  
pièces, d ’a rg en t, coiffé d 'u n  bassinet du m êm e, su p p o r
ta n t  de sa m ain  dex tre  une étoile d ’or et de la  senestre  
un  cro issan t du m êm e. —  Arch. d ’É ta t  F ribourg . [G. Cx.] 

F L E R D E N  (C. Grisons, D. H einzenberg , Cercle 
T husis. V. D G S). Corn, e t Vge. E n 1156 Flirden. F le r
den re lev ait de la  ju rid ic tio n  de H einzenberg  et la p a 
roisse se ra tta c h a it  à celle de S t. Gallus à  P o rte in . 
F lerden se sépara , en 1670 de la paroisse de S t. Gal
lus et fo rm a dès lors avec L 'rm ein une paroisse a u to 
nom e. A ctuellem ent il form e une paroisse avec 
U rm ein  et T schappina. L ’église, dédiée à  sa in t Léo
nard , possède un  tab ern ac le  bien conservé. Population : 
en 1920, 131 h a b ita n ts . R egistres de paroisse dès
1681. [E. Camenisch.]

F L E T S C H E R ,  WILLIAM. Voir F l é CHÈRE, d e  l a .  
F L E U R I E R  (C. N euchâtel, D. V al-de-T ravers.

V. D G S). Vge, Corn et paroisse. 
E n  1284 F lurie  ; en 1380 Florye. 
Arm oiries  : d ’azu r à  tro is rochers 
d ’arg en t au  pied desquels se tro u 
v e n t tro is pon ts du m êm e. F leurier 
é ta it  ju sq u ’en 1848 une des six com 
m unes de la châtellenie du Val-de- 
T ravers, avec qui son h isto ire  se con
fond. La paroisse da te  de 1710, d é ta 
chée de celle de M étiers ; une paroisse 
catho lique y a  été  érigée en 1865. Le 

tem ple  est de 1743, reco n stru it en 1822 ; le clocher a  été  
term iné  en 1900. Le village do it son développem ent à  
l ’horlogerie, en p a rticu lier à  la  fab ricatio n  de la « m on
tre  chinoise » in tro d u ite  p a r les B ovet vers 1820. On y 
fit aussi au tre fo is de la  dentelle et des g an ts . A la fin  
de 1813 et com m encem ent de 1814, F leu rie r eu t à lo
ger près de 4000 so ldats des Alliés, et avec eux le prince 
de H esse-H om bourg. Au mois de ju in  1815, il v it passer 
des tro u p es suisses qui se ren d aien t en Franche-C om té, 
et en 1871, les débris de l ’arm ée de B ourbaki entrés 
aux  V errières. H ôp ita l fondé en 1865 pa r E douard  
Vaucher ; Musée d ’h isto ire  n a tu re lle  ouv ert en 1859 ; 
école d ’horlogerie e t de m écanique en 1874. Population : 
1758, 449 h ab . ; 1 8 5 0 ,1 7 6 0 ; 1920, 4109. R egistres de 
bap têm es dès 1710, de m ariages dès 1711, de décès 
dès 1727. —  E. Q uartie r-la -T en te  : Le C. de N eu 
châtel, I I I e .série, Le Val-de-Travers. [L. M.]

F L E U R Y ,  Fam illes de F ribourg  et de N euchâtel.
A. C a n to n  d e  F r ib o u r g .  Fam ille originaire de De- 

lém ont, reçue bourgeoise de Fribourg  en 1737 et 1761 
où elle existe  encore. —  Arch. d ’É ta t  F ribourg . [G. Cx.]

B. C a n to n  d e  N e u c h â t e l .  Fam ille  é te in te , bourgeoise 
de N euchâtel en 1607 .—  J e a n - J a c q u e s , no taire  1657, 
secrétaire  d ’É ta t  1665-1683, puis receveur, t  en tre  1707- 
1722. —  C h a r l e s , son fils, 1686-1770, du P e tit  Conseil 
de N euchâtel 1726, m aître-bourgeois 1734. — Arch. 
d ’É ta t  N euchâtel. [L. M.l

F L E U R Y ,  F r a n ç o i s  L ag n e t-F leu ry ,ab b é , 1812-1885, 
d ’une fam ille d ’A nnem asse (H aute-Savoie), chanoine 
honoraire  de L ore tte , v icaire général honoraire  de Ge
nève, rec teu r de Sain t-G erm ain  (Genève). A publié 
nom bre de brochures et H ist, de M . V uarin, 1861 (en 
co llaboration  avec l ’abbé M artin) ; H ist, de l’Église  
de Genève, 3 vol. 1880. — Voir Courrier de Genève, 23 
ao û t, 3 e t 5 nov. 1885. [A. de M.]

F L E U T I .  Fam ille  de Gessenay connue dès 1494. 
Arm oiries : d ’azu r au  dextrochère  v ê tu  de gueules, 
te n a n t une p a le tte , à  la cham pagne dentée d ’or, 
chargée d ’une fleur de lys de gueules. [R. M.-w.] 

F L I E G N E R ,  A l b e r t , * 15 sep tem bre 1842 à  V ar
sovie, ingénieur m écanicien diplôm é de l ’École po ly
techn ique  fédérale e t bourgeois de Z urich en 1867, p ro 
fesseur de m écanique théo rique  à  l ’École p o ly tech 
nique fédérale 1872-1912, D r phil. h. c. de l ’un i
versité  de Zurich en 1901. A u teu r d 'ouvrages spé
ciaux. — Voir W. Œ chsli : Gesch.. der Gründung des 
eidg. Polytechnikum s. — Univ. Zürich  ; Festschrift... 
1914, p . 80. [H. Br.]
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F L I M S  (rom . F l e m )  (C. Grisons, D. Im  Boden, 

Cercle T rins. V. D G S ). Com. e t paroisse. Le village, 
situé su r l'em placem en t du g igantesque éboulem ent 
p réh isto rique  de Segues, a p p a ra ît dès 766. Au village 
principal de Film s, sis su r le F lem bach auquel il doit 
son nom , se ra tta c h e n t  les ham eaux  de F idaz, Scheya 
et W aldhäuser. Les seigneurs fonciers fu ren t le couvent 
de D isentis, les rois carolingiens, la branche aînée des 
Guelfes, le couvent de Pfäfers e t celui de St. Luzi à 
Coire, les barons de W erdenberg  et Belm ont, le chap itre  
de Coire. Au nom bre des paysans se tro u v a ien t beaucoup 
de W alsers libres. Flim s a v a it son propre  trib u n a l et 
c o n stitu a it, avec H ohentrins, Pantins e t le territo ire  
de R hàzüns, une hau te -ju rid ic tio n  ; a u jo u rd ’hui le dis
tr ic t d ’Im  Boden. Sa renom m ée comme sta tio n  d 'é tra n 
gers (W aldhäuser) est au jo u rd ’hu i m ondiale. Popula
tion : 858 hab ., en m ajo rité  rom . R egistres de paroisse 
dès 1672.

La v aste  fo ret de Flim s d iv isa it de to u t tem ps l ’Ober- 
and en deux régions : ob et nid dem  W ald (Surselva  
et Sutselva)-, en 976 on cite déjà  in  m ontants ( M iln- 
t>,nen) e t in  p lanis (im  B oden). Au su je t de l ’éboule- 
n e n t de Flim s, voir A lbert Heim  dans J S A C
xviii.  [c. j.j

F L I N S A U  ( F L I N S N A U )  (C. Berne, D. In te r 
laken, Com. Gsteigvviler. V. D G S). E n  1356 Vlinsow. 
Localité, fief d ’em pire, dévastée à  une da te  inconnue 
pa- l ’inondation  et un éboulem ent de m ontagne, fu t 
d ornée en 1356 pa r les barons de R inggenberg au cou
vez t  d ’In terlak en . —  Voir Ja h n  : Chronik. —  F R B  
Via. [ R .  M.-W .]

F L IR I, C h r i s t i a n - J a k o b , * 1728 à  T äufers (vallée 
de Münster), D r theol., chancelier épiscopal à Coire 
1741-1776, p rév ô t de la cathéd ra le  1776, co-fondateur 
du séminaire diocésain q u ’il in s titu a  son héritier un i
v e rs! pa r te s ta m en t du 15 sep tem bre 1798 ; + 19 de
cent Ire 1801 à M eran. [J. Sjmonet.]

F U S S I N G .  Fam illes ex is tan t à Zurich du X IV e au 
X V I1 s .  H e i n r i c h  acq u it la bourgeoisie le 6 ju in  1394 ; 
C a s p a r ,  de R ottw eil, la reçu t g ra tu item en t le 17 aoû t 
1452.—  P e t e r ,  probab lem en t fils de K aspar, claven- 
dier et douzenier de la  corporation  des forgerons. — 
LL. — Hegi : Festschrift... Schmieden. — Idem  : 
Glück.'hafenrodel. [F. H.]

FL OG E R Z  I. Fam ilie du S im m ental (C. B erne). — 
J.XK03, greffier du H au t-H asli 1742. — D a v i d ,  greffier 
de W immis, com posa en 1746 une descrip tion  du Sim
mental. —  L L H .  —  v . M ülinen : Beitr. I , 47. [ R .  M.-W.]

F L O N D  (C. Grisons, D. G lenner, Cercle Ilanz. V. 
DGS). Com. et paroisse. D épendan t d ’Ilanz au spirituel 
(église paroissiale de Sa in t-M artin), F lond ad o p ta  la 
Réforme en m êm e tem ps que cette  ville e t se détacha  de 
l ’éjlise-mère. R egistres de bap têm es dès 1714, de m aria 
ges dès 1717, de décès dès 1715. [C. .1.]

F L O R E N C E .  C ette ville en tra  la prem ière fois en 
relations avec les Confédérés après la  défaite d 'A rbedo ; 
mais le plan d ’a tta q u e  com m une contre la ville de Milan 
par le roi d’A llem agne, la Savoie, la ville de Florence et 
les Confédérés en 1423 et 1424 échoua, comme l’on sa it, 
devant la répugnance des cantons qui n ’av a ien t pas 
in térêt à se m êler aux  affaires u ltram o n ta in es (voir 
a rt. M i l a n ) .  Au com m encem ent du X V Ie s., les Confé
dérés, grâce à leurs rap p o rts  avec le pape Léon X, de la 
maison de Médicis, e n trè ren t aussi en re la tions avec 
Florence, sa ville n a ta le , p a r  le fa it q u ’ils é tend iren t à 
celle-ci et à la  m aison de Médicis l ’alliance conclue le 
9 décembre 1514 avec le pape, et prolongèrent son 
échéance d ’une année. Ils dev in ren t pa r là leurs p ro 
tecteurs et reçu ren t d ’eux des pensions e t soldes. Les 
Confédérés firent des réserves re la tives à  cette  alliance, 
dans la paix perpétuelle  conclue avec la  France en 1516, 
dans l ’alliance et le tra ité  pour le p ayem en t de la solde 
de 1521, ainsi que dans leurs alliances ultérieuses avec la 
F rance. Lors de la guerre de C harles-Q uint et Léon X 
contre François I er, des m ercenaires suisses é ta ien t 
en 1521 et 1522 au service florentin ; cependan t, selon 
la le ttre  au pape du 16 ju ille t 1521, ils ne devaien t être 
employés q u ’à la défense du te rrito ire  de Florence. 
Après la m ort de Léon X , F lorence chercha en vain  à 
ob ten ir une prolongation et une extension de l ’alliance ;

au contra ire , elle d u t renvoyer dans leurs foyers les 
so ldats confédérés. Ce re to u r é ta it aussi dem andé pa r 
l’am bassadeur français L am eth , qui cherchait à  p ré 
venir to u te  nouvelle alliance avec l ’ennem i de la F rance. 
Vers la  fin d ’aoû t, la p lu p a rt des m ercenaires é ta ien t 
ren trés ; ils se p laignaien t, comme ceux du pape, des 
arriérés de soldes. Le duc de Florence fu t plus ta rd  
l’am i des Confédérés catholiques ; les am bassadeurs des 
V II cantons catholiques délégués au  pape Grégoire X IV  
en 1591, assu rèren t le duc, lors de leur passage, de 
leu r volonté de re s te r en bonnes re la tions avec lui e t le 
fé licitèren t à  l ’occasion de la naissance de son fils. Les 
catholiques fu ren t invités en 1608 au  m ariage de son 
fils ; une am bassade à Rom e fu t de nouveau  chargée en 
1651 de sa luer le duc, don t il av a it été  question  la 
m êm e année dans les conférences des V can tons à  p ro 
pos du défensional. —  Voir A S I. —  S trickler : A kten-  
sam m lung. —  A rt. L éon  X . [C. B.]

F L O R E N T I N ! ,  F r .  N i c o l a u s ,  de M ünster (Gri
sons), * 1794, p rê tre  1814, 
curé à Vais 1818-1824, 
curé de Sam naun  1824- 
1826, chapelain  d ’Em s,
S t. M artin (Lugnez), curé 
de Tersnaus et Trim m is, 
doyen de la cathédrale  
1844-1859, élu évêque de 
Coire le 26 m ai 1859. Dé
m issionna presque aveu
gle 1876; f  29 ju in  1880.
— Voir J .  S im onet : Die 
Weltgeistlichen. — Chr.
Tuoi- : Reihenfolge der
residierenden Domherren.
— [J. S i m o n e t .J — A nton- 
Crispin, capucin sous le 
nom  de P . T h e o d o s iu s ,  
de M ünster, * 28 mai 
1808, en tra  en 1825 dans , ,
l ’ordre des capucins, pré- p,eQr„eQTheodosius Fiorentini 
. I oon _ a. en 1863. D après une lithographie
Ire 1830, m a ître -n o v ice  de Friedr. Hasler (Bibl. 
et professeur à Soleure, „at. Berne),
puis à B aden, gardien à
Baden 1838, y fonda un  pensionnat de jeunes filles 
dans le couvent de femm es M aria K rönung. Il du t fu ir 
en 1841 lors de la suppression des couvents ; curé et 
supérieur de la cathédrale  de Coire 1845 ; vicaire géné
ral 1859. t  15 février 1865 à H eiden. A u teu r d ’œ uvres 
d ’édification (édition rem aniée de Goffine : Leben der 
Heiligen Gottes, 4 vol.) ; se dépensa au service des 
pauvres, fonda, à l’exem ple de l ’abbé M oitier, la congré
gation  des sœ urs de la Sainte-C roix, in s titu tio n  m ère 
à Menzingen 1845. Quand cette  œ uvre lui fu t enlevée, 
il fonda à Coire celle des Sœ urs de la Miséricorde, dont 
il créa la m aison m ère à Ingenbohl 1858. Plus ta rd , il 
fonda à  Coire l ’école catholique d ite  Hofschule, et l ’hô
p ita l de la Croix 1852, à Paspels un  établissem ent catho 
lique de re lèvem ent 1857, un  peu après un au tre  à Lö
w enberg. A Schwyz, il fonda une école de perfectionne
m ent au collège M ariahilf, une m aison de trav a il et d ’é- 
clucation au Gubel près de N euâgeri. E n 1859. il acq u it la 
fab rique  de drap  d ’O berleitensdorf (Bohême), et fonda 
en 18641a fabrique de p ap ier en paille de m aïs à Thal 
(Saint-G all). — Voir P.-C. P la n ta :  Pater Theodosius. 
—. Jo h . Verch : Paler Theodosius Fiorentini O. Cap. 
Generalvikar des B istum s Chur. — P. Magnus K ünzle : 
Gedenkblätter zum  SO. Todestage... dans Beilage zum  
Fidelisglöcklein, Ingenbohl 1915. — A D B .  —  Z S K  
10U7, 1924. ‘ [L. J.]

F L O R E T .  Fam ille originaire de Landecy, bourgeoise 
de Genève pa r C l a u d e  en 1457. — P i e r r e ,  secrétaire  
ducal, reçu lui-m êm e à la  bourgeoisie en 1469, conseiller 
1473, syndic 1482. Suspect d ’intelligence avec le duc 
de Savoie, il q u itta  Genève, puis rev in t e t fu t de nou
veau syndic en 1484. —  Voir Sordet : Diet. —  Arch, 
de Genève : R .  C .  [C. R.]

Une famille du m êm e nom  a joué un rôle en vue 
à L ausanne aux  X IV e et X V e s. et a donné J e a n , 
cosvndic en 1511 et J a c q u e s , cosyndic de L ausanne 
en 1514. ' [AI. R.]
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F L O R I A N .  N om  ad o p té  pa r tro is frères, g raveurs 
su r bois, d 'o rig ine  neuchâte lo ise, m ais na tu ra lisés  f ran 
çais plus ta rd .  Ils s ’ap p ela ien t R ognon, m ais pa r déci
sion du tr ib u n a l can tonal de N euchâtel, de 1890, ils 
fu ren t au to risés à a jo u te r  le n o m  de F lo rian  à leu r nom  
p a tro n y m iq u e .—  1. F r é d é r ic - F lo r ia n ,  * le 20 février 
1858 à  Chez-le-Ba.rt, d éb u ta  comm e g rav eu r de cuvettes 
de m on tres, puis, s ’a d o n n an t à la g rav u re  su r bois, il se 
re n d it  à  Paris où il fit une b rillan te  carrière . On lui 
confia en tre  au tres  l ’exécution  des bois destinés à illus
t r e r  les Oiseaux dans la nature, de Pau l R o bert ; les 
œ uvres de Jé rém ias G otthelf, éd. Zahn, etc. Il e n tra  en 
1880 au  M onde illustré, et y  re s ta  sep t ans, puis passa  à 
la  Revue illustrée, où il donna to u te  la m esure de son 
ta le n t. Il collabora aussi au  Graphie, de Londres, au 
Harpers M agazine, au  Scribners M agazine, de Nevv- 
Y ork , e tc . Le 1er m ai 1904, il fu t frappé  de paralysie, 
a lors q u ’il é ta it occupé à g rav er les bois du  billet de 
b an q u e  français de 100 fr. D ans la  su ite , il se m it à 
dessiner e t à  g rav er de la m ain  gauche e t y  réu ssit fort 
bien p e n d an t u n  certa in  tem p s. Ses œ uvres du déb u t 
so n t signées R ognon. —  2 .  E r n e s t , * le 5 décem bre 1863 
à  C hez-le-B art, f  1914, frère  du n° 1. Collabora aux  t r a 
v au x  de son frère aîné, puis co n tin u a  seul la g ravure  
après l ’acc iden t survenu  à celui-ci. Il s ’est spécialisé dans 
la  g rav u re  su r bois en couleurs. A gravé en tre  au tre s  les 
p lanches du Poème en prose de M aurice de Guérin, et 
celles du Procurateur de Judée, d ’A nato le  F rance. —
3.  C h a r l e s , * 5 m ars 1870 à Chez-le-Barl, d é b u ta  dans 
la g rav u re  sur bois, puis s ’occupa de chim ie et de p h o to 
g raph ie . Il fonda  plus ta rd  la  Société d 'o p tiq u e  e t de 
m écan ique de précision à Paris, qui p en d an t la  guerre 
m ondiale a  ren d u  de grands services en perfectionnan t 
le périscope des sous-m arins et l ’éclairage des tan k s . — 
Voir S K L .  —  M.-V. Grellet : La famille F lorian, dans 
N ouv. étren. neuch. 1925. [ L .M .]

F L O R I N ,  d e  ( F L O R I N ,  F L O R  I , F L U R  I , F L O 
R I N ) .  Fam illes du can ton  des Grisons répandues dans 
la H a u te -Ju rid ic tio n  de D isentis, à Ruis et dans les 
com m unes de Schleuis, de F lim s, de M aladers, de Coire, 
de K losters e t d ’O bervaz. Elles fo n t dériver leur nom  
du prénom  de F lorin , m ais elles ne rem o n ten t pas to u tes 

à la m êm e souche. Les fam illes F lo
rin (de Florin) de la H au te -Ju rid ic 
tion  de D isentis e t de la com m une 
de R uis sont paren tes  et t ire n t leur 
origine du dom aine de Florin, près 
de R ueras dans la vallée de Ta- 
vc tsch . L a b ranche  qui s ’é ta it fixée 
à Ruis a joué de la fin du X V Ie s. 
au  com m encem ent du X V I I I e un  
rôle très im p o rta n t dans la Ligue 
Grise e t dans la répub lique  des I I I  

Ligues. Arm oiries : d ’azu r à tro is lys d ’arg en t issan t 
de tro is coupeaux de sinopie. —  1. J o h a n n , de 
T sch am u tt, puis de D isentis, est le fondateu r des deux 
lignées de D isentis e t de Ruis ; greffier du couvent et

du trib u n a l de D isentis, 
landam m ann  en ce lieu et 
Landrichter de la Ligue 
Grise en 1555 e t en 1564 ; 
après avo ir été, en 1545 
et p récédem m ent, capi
ta in e  au  service de la 
F rance, il fu t envoyé pa r 
l 'ab b é  de D isentis au con
cile de T ren te , e t à  cette  
occasion le pape lui con
féra la noblesse héréd i
ta ire  ; t  1597.

I. Branche de Disentis. 
—  2. P a u l , fils du n" 1, 
lan d am m an n  de D isen
tis, su b s titu t  dans la Val
teline 1573-1575, bailli de 
Maienfeld 1579-1581, ca
pita ine  général de la Val- 

Paul de Florin. teline 1586-1587, Land-
D'après un portrait à lhuile rich ter de la Ligue Grise

d'un*maître inconnu. 1591, 1594, 1597 et 1609 ;

Johann-Sim eon de Florin en ISO. 
D’après une copie  d ’un portrait 

à l ’hui le  par C.-G. Richter.

à p lusieurs reprises dépu té  au x  I I I  L ig u e s .—  3. J o
h a n n e s , fils du n° 2, tréso rie r e t landam m ann  à D i
sentis, p o d esta t à  Morbegno 1615-1617. —  4. P a u l , 
frère du n° 3, cap itaine  au 
service de Venise. —  5.
J a c o b  -  M a r t i n , 1794- 
1874, landam m ann  à 
D isentis 1842-1843 . —
6 .  J o h a n n - F i d e l , *1856, 
curé à  Ilanz 1881-1888, 
chapelain de la cour épis- 
copale 1888, curé à  L aax 
1889-1902, v icaire épisco- 
pal pour la G rub 1893- 
1902, curé à  V aduz 1903- 
1922, doyen de la ca th é 
drale  de Coire dès 1922.

I I .  Branche de R u is .—
7. J o h a n n e s , fils du n° 1, 
bourgeois de D isentis et 
de Coire, fo n d a teu r de la 
b ranche, m em bre du Con
seil de Coire ; en 1577, il 
y  co n stru is it la m aison 
Freieck . P o d e sta t à  B or
mio 1563-1565, bailli à 
M aienfeld 1581-1583, se
crétaire , puis in te rp rè te
et conseiller du roi de F rance  ; en 1589, il passa en rexue 
les cap itaines p a r ta n t  p o u r la  F rance  e t fu t gouverneur à 
R häzüns en 1591. — 8. J o h a n n - S i m e o n , fils du n c 7, 
bourgeois de Coire ; en 1609, il y co nstru is it la  maiion 
T h ü rlegarten . L andam m ann  de W altensburg , podeitat 
de Morbegno 1593-1595, Landrichter de la Ligue Grise
1602, 1620, 1626, 1629 et 1635, colonel au  service ce la 
F rance, chevalier du Saint-S iège et d ’Espagne ; de 641 
à  1643 cap itaine  général de la V alteline et délégué àplu- 
sieurs occasions, t  le 17 octobre 1644. —  Voir K ram ck : 
Bildnisse berühmter und ausgezeichneter B ündnff der 
Vorzeit. —  9. Ch r i s t i a n , frère du n" 8, p o d e sa t à 

Borm io 1619-1621, Landrichter de la Ligue Grise 1638, 
1641,1644, 1647 et 1650, délégué en 1639 à la  conclusion 
du tra ité  de M ilan .— 10. J o h a n n - S i m e o n , 1631-1688, fils 
du n° 9, p o d esta t de T irano 1675-1679, Landrichter de la 
Ligue Grise 1659, 1662, 1668, 1671, 1674, 1680 e t 1686, 
cap itaine  général de la V alteline 1683-1685. — 11. 
J o a c h i m , frère  du n° 10, 1635-1696, p o d esta t de Teglo 
1667-1669, Landrichter de la Ligue Grise 1677, 1683, 
1689 et 1692.— 12. J o h a n n - I I e i n r i c h , 1603-1689, fils du 
n° 10, lan dam m ann  de W altensburg  e t capitaine. —
13. C h r i s t i a n , fils du n° 11, cap itaine  au  service de 
l ’E spagne, Landrichter de la Ligue Grise 1695, 1698, 
1701, 1704 et 1707 ; f  en fonctions en 1707. A uteur de la 
Florinische D okum entensam mlung, actuellem ent aux 
archives d ’É ta t  des Grisons. — 14. Ca s p a r , 1675-1746, 
frère du n° 13, p o d esta t à  T raona  1705-1707, fu t élu 
Landrichter en 1707, à ia  place de son frère défunt, ju s 
q u ’à l ’échéance des fonctions. —  15. J o h a n n e s , * 1685. 
frère du n° 14, lieu ten an t au  service de France, cheva
lier de l ’ordre de S aint-L ouis. Avec lui s’é teignit la lignée 
m asculine des F lorin  de Ruis.

I I I .  Branche de Tavetsch. —  16. M a r t i n , landam m ann 
de D isentis 1600 et 1618, com m issaire à Chiaveima
1603. — 17. G a l l u s ,  1663-1724, conventuel et économe 
du couvent de D isentis, doyen en 1715 ; prince-abbé 
1716-1724. Sous son ad m in istra tio n  le couvent connue 
une nouvelle p rospérité  ; il fit usage du droit de b a ttr j  
m onnaie, qui é ta it une régale de l 'a b b a y e .— 18. U l 
r i c h ,  t  1754, greffier de la cour de ju stice  de Disen
tis , landam m ann  en ce lieu 1722 ; à p lusieurs rep ri
ses dépu té  aux D iètes de la Ligue Grise. [p.-A. V i n c e n z .]

IV . Branche d ’Obervaz. — 19. T H E O D O S I U S ,  podestat 
de Teglio 1599, de Morbegno 1615. — 20. J o h a n n -  
L e o n h a r d ,  fils du n° 19, lan dam m ann  1654 et 1685 
p o d esta t de Teglio 1671; f  1 6 9 3 .— 21. R e m i g i u s ,  fils 
du n° 20, am m anii et juge à  llagaz  1679-1687, bailli 
episcopal de la seigneurie de G rossängstigen en Souabe ; 
t  1723. — Ü2. J o h a n n - T h e o d o s i u s ,  frère du n° 21, 
châtela in  de l ’évêque de Coire 1664-1699. landam m ann 
1707 et 1720, p o d esta t de Teglio 1705. — 23. B a r t i i o l o -
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MÆUS, frère du n° 22, * 1650, curé à  A ndest 1682, à 
A lm ens 1684-1686, chanoine à Coire 1687 ; f  1737. —
24. R e m i g i u s ,  fils du  n° 21, 1689-1755, p o d esta t de 
Teglie 1743. D ernier de sa fam ille. [ J .  S i m o n e t . ]

V . Branche du Prätigau et de Davos. —  1. J o h a n n - 
P e t e r , en 175 6  et —  2.  J o h a n n e s  et 1767 fu ren t 
landam m anns de la h au te  ju rid ic tion  de K losters. —
3.  P e t e r , vice-landa rumami de la ju rid ic tio n  de K los
ters en 1 7 8 3 .  —  4.  .Ja k o b , landm am ann de la h au te  
ju rid ic tio n  de Jen az . — 5.  F l o r i a n , de K losters, po
d e s ta t  de T raona en 1785.  —  6.  A n d r e a s , * 185 6  à 
K Iosters-Serneus. professeur à  l ’école cantonale  de 
Coire 1 8 8 6 -1 9 1 4 ,  a u te u r de m anuels pour l ’étude m é
thod ique de la langue allem ande, f  29  novem bre 1915 .
— L L H .  —  J H G G  1891, p . 39. —  Jahresber. des bünd. 
Lehrervereins 34. [L. J.]

Bibliographie. LL. — L L H .  — Jo h an n  A rdüser : 
Beschreibung etlicher... Personen, 1598. — F . Sprecher : 
Rhätische Chronik. —  Th. von Mohr : Regesten der 
A b te iD isen tis .— Florinische U rkundensam mlung  (m ns.).
—  Protocoles de la Ligue Grise. — H ess-C astelberg : 
Genealogie des Geschlechts de F lorin  (m ns.).

F L O R I N ,  de R agaz, p rê tre  à  W alenstad t, em brassa 
la R éform e et fu t  appelé en 1525 comme p réd icateu r pa r 
les h a b ita n ts  de R agaz qui inclinaien t égalem ent à 
accep ter la R éform e. Mais le bailli de Sargans reçu t 
l ’ordre de faire ta ire  F lorin  et de ré tab lir  le curé qui 
av a it été  chassé. F lorin  d u t q u itte r  le pays au p rin 
tem ps 1532. —  Voir Egli : Reformations gesch. — Fäh 
dans J S  G 19, 58. — I. von A rx : Gesch. des K ts. St. G. 
I I ,  p . 488 ; I I I ,  p. 30. [lit.]

F L O R  IN E T .  Fam ille d ’Obervaz, F ilisur et Marmels 
(C. Grisons), d im in u tif de F lorin . —  P. G i u s e p p e ,  * à 
O bervaz 1864, e n tra  1879 à Camerino dans l ’ordre des 
capucins, p rê tre  à  T rieste  1887, lec teu r de philosophie 
e t de théologie à  Lugano, p rovincial de la province tes- 
sinoise de l 'o rd re  1904 e t 1922, de nom breuses années à 
la M adonna del Sasso à Locam o, actuellem ent à  L u
gano. [J. S i m o n e t . ]

F L O R I O  ou F I O R I O .  Ancienne fam ille de Biasca.
—  1. S i l f r e d o , vicaire de Biasca en 1292 e t 1300 pour 
le p o d esta t Enrico Orelli. Il fu t un  des chefs, avec son 
frère Petraccio , de la révo lu tion  de B iasca, dirigée spé
cialem ent contre le pouvoir des Orelli en 1291-1292. — 
2. P e t r a c c i o , frère du  n° 1, bailli de Biasca 1317- 
1326. —  Meyer : Elenio und Leventina. [C. T.]

F L O U R N O I S ,  F L O U R N O Y .  Fam ille de Vassy en 
C ham pagne, établie  à  Lyon, puis ré
fugiée à Genève. Bourgeoisies : GÉ- 
d é o n  en 1600 ; J e a n  en 1605.  Cette 
famille donna de nom breux  pasteurs , 
no taires et m em bres des conseils. A r
moiries : d ’azur au  chevron d ’argen t 
accom pagné en chef de deux fleurs ou 
chatons de noyer d ’or e t en pointe 
d ’une noix p endan te , du m êm e. —  1. 
J a q u e s ,  16 3 7 -1 6 9 3 ,  pasteu r, fit de 
bons e x tra its  annotés des registres 

des Conseils de 1 50 9  à 167 0  et com posa quelques 
trav a u x  d ’histo ire  qui re stè ren t inéd its. — 2 .  GÉ- 
d é o n ,  * 1639 ,  en Asie, pasteu r, écrivain et voya
geur ; a u te u r en tre  au tres  de : Lettres sincères d’un 
gentilhomme français, 1681 ; Entretiens des voyageurs 
sur mer, 1683 .  —  3.  J a q u e s ,  * 1 657 ,  joaillier é tab li à P a 
ris, agent, de la R épublique de Genève en l ’absence de 
Jaq u es B ordier. — 4 .  C h a r l e s - G a b r i e l ,  * 1725 ,  avo
cat, n o ta ire , m em bre du  Conseil des Deux-Cents, di
rec teu r de la B ibliothèque 1785 .  —  5.  J e a n . * en V ir
ginie, m em bre du Conseil des Deux-Cents. 1770,  m em 
bre du Conseil de sûreté  1782,  du Conseil d 'ad m in is
tra tio n  1 792 ,  de l'A ssem blée N ationale, don t il fu t 
p résiden t en 1793  ; du Conseil e t du Comité législatif 
1 794 ,  1 7 9 5 .  — 6. G é d é o n ,  1 7 5 5 -1 8 2 1 ,  du Comité de 
sûreté  1792 ,  de l ’Assemblée na tionale  1793 ,  de la 
Commission révolutionnaire  1794 .  Envoyé à Zurich 
pour l ’approvisionnem ent de Genève et rafferm isse
m en t des liens, d ’am itié  entre  les deux É ta ts . Du Con
seil législatif 1795 ,  ad m in istra teu r 179 6  ; présiden t du 
D épartem ent des sècours et de celui des a r ts  ; secré
taire  de la Commission ex trao rd ina ire  1798.  — 7.  T h e o 

d ore ,  1854-1920, D r m ed., professeur ex traord ina ire  
de psychologie physiologique 1891, professeur ordi
naire 1908. Fonda en 1901, avec E d. Claparède, les A r
chives de psychologie. P résiden t du  Congrès in te rn a tio 
nal de Psychologie, Genève 1905. É tu d ia  entre  au tres 
la psychologie du sp iri
tism e. Liste de ses t r a 
v au x  dans le catalogue des 
ouvrages pubi, p a r  l ’u n i
versité  de Genève. —
P. Seippel, Ed. Claparède,
B. B ouvier, dans J G  nov.
1920. —  P. B ovet dans la 
Sem. lìti. 13 nov. 1920.
— P h . Bridel dans Wissen 
und Leben m ars 1921. —
Alb. P ico t dans la Sem. 
litt. déc. 1920. —  Ad. K el
ler, sans la  N Z Z  16 nov.
1920. —  Ed. Claparède,
Th. F l., sa vie et son œu
vre, avec p o rtr., Arch, de 
Psychol. X V III . —- Un 
num éro de la  Ree. de 
Théol. et Philos. (1921) a 
été consacré à F lournoy 
(art. de P. Seippel, Arn.
Reym ond, C. B e rg u er).—
Voir Sordet : Diet. —
Galiffe : Not. Gén. I I I ,  313. — Arch, de Genève. [C. n .]

FL Ü CK .  Fam ille de Brienz (C. Berne). — J o h a n n e s ,  
scu lp teur sur bois, 1813-1897 ; esprit en trep ren an t, 
après des débuts m odestes, il ag ran d it son commerce 
e t dès 1867 eu t du succès à to u tes  les expositions un i
verselles. G rand conseiller 1858-1883. —  U l r i c h .  
frère du précédent, 1809-1881, scu lp teur sur bois. — 
S K L .  [R. w.]

FL U C K .  Fam ille de la Com. de D inhard  (Zurich), 
déjà m entionnée en 1540. [J. Frick.]

F L Ü C K I G E R .  Fam ille de R ohrbach  (Berne), la r
gem ent représentée . Arm oiries : de gueules à deux vols 
d ’argen t accom pagnés en chef d ’une étoile d ’or et en 
pointe de tro is coupeaux de sinopie. —  1. H a n s ,  pein
tre  verrier, de B erthoud , 1587-1629, bourgeois en 1611.
—  S K L .  —  2. D a n i e l , * 1820 à H erm andingen, no
ta ire  et greffier du trib u n a l d ’A arw angen 1847, colonel 
de brigade 1870. Il déclina une élection au Conseil 
d ’É ta t,  au  mois de jan v ie r 1872 ; conseiller national 
1870-1875. R adical dans sa jeunesse, il devint pa r la 
su ite  un m em bre in fluen t du p a rti conservateur. Il fit 
œ uvre u tile  dans le dom aine de l ’ag ricu ltu re  spéciale
m ent. t  1893. — A S G 7, 296. —  A ll g. Schweiz. M ilit. Z t g.
1893, p . 152.   [R. W.]   t  Pnlorii.1/.!.. J r r /iiic /
* 15 m ai 1828 à L an g en 
ta l, é tud ia  les sciences n a 
turelles e t la p h arm acie  à 
Berlin, à  B erne, à Ge
nève, à H eidelberg et à 
Paris ; d irec teur de la 
pharm acie d ’É ta t  à B erne 
en i860 , privat-docen  t  de 
spécialités p h a rm a ce u ti
ques à l'un iversité  de 
Berne 1861, p ro fesseur 
ex traord ina ire  1870, p ro 
fesseur ordinaire et d i
recteu r de l 'in s titu t de 
pharm acie de l 'u n iv e rsité  
de S trasbourg  1873-1892. 
t  à Berne le 11 décem 
bre 1894. P résiden t de la 
société suisse des p h a r
m aciens 1857-1866, colla
bo ra teu r de la Pharmaco- 
poea Helvetica, éd. I et 
I I  ; m em bre de la com 
m ission de pharm acopée 
de l'em pire d ’A llem agne, il je ta  les bases de la phar- 
macognosie scientifique et écrivit plus de 300 ouvra
ges spéciaux, entre  au tres Lehrbuch der Pharmakogno-

Théodore Flournoy.  
D'après un portrait de la  coll. 

Maillart.

Fr iedrich -August  Flückiger .  
D'après une photographie.  

(Bibl. nat. Berne).


