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1716. R egistres de paroisse dès 1682. — Voir Merz : i 
Burgen und W ehrbauten. — A m m ann : Festschrift der 
Bez. Schule F rick, 1916. [L. S.]

F R ICK.  Fam illes des can tons d ’Appenzell, Argo- 
vie, B erne, Grisons et Zürich.

A. C a n t o n  d ' A p p e n z e l l . —  H a n s - K o n r a d , * 2 0  ju in  j

Cendant p robable du p rê tre  F riedrich  Frick, d ’A rb on, 
qui fu t  de 1471 à  1506 p rê tre  de l ’église S t. A m andus 
à  M aienfeld. Sam uel Frick  occupa d ’abord  les mêmes 
fonctions, puis passa à la Réform e et p rovoqua en 1529 
la suppression des images et des autels dans l ’église 
de M aienfeld. [J.-R. T r u o g . ]

Fr ick  en 1807. D'après u ne  gravu re  sur cu ivre de J.-J. von Mech el .

1811 à  Schw ellbrunn ; après sa com m union, il fu t d u ran t 
7 ans va le t de ferm e à  M örschwil, ach e ta  ensuite  une 
ferme à B randtobel (Com. Teufen), la rev en d it en 1895 
et m o u ru t le 30 jan v . 1897 à  Egg près Fröhlichsegg. Sans 
aucune in stru c tio n , F rick  d ev in t un  poète  populaire 
aim é et o b tin t un  g rand succès avec ses poésies hum o
ristiques en dialecte. C’est de 1859 à 1864 q u ’il réc ita  
ses œ uvres à l ’occasion des fêtes e t dim anches. —  Voir 
A lfr. Tobler : H .-K . F rick. [ R .  S ch . -B . ]

B. C a n t o n  d ’A r g o v i e .  Fam ille d ’A arau dès 1430, 
é te in te  dans la l re m oitié du X V II Ie s. —  H a n s , avoyer

Vitrail aux armes  de la famil le Fr ick  de Zurich.
D'après une photographie au Musée  Nat ional .

1665-1667.— Merz : W a p penb .v . A a r a u .— L L . [I,. S.]
C. C a n t o n  d e  B e r n e .  Une fam ille de ce nom  existe 

à  G essenay depuis 1448. [ r .  M.-W.]
D. C a n t o n  d e s  G r i s o n s .  —  S a m u e l ,  f  1558, des-

E . C an to n  de Z u rich . A ncienne fam ille de Cappel, 
m entionnée dès 1450. Les frères H a n s  e t H e i n i  Frick 
reçu ren t alors en lief du couvent de Cappel la ferm e 
de Leematt.. P lus ta rd  la fam ille se rép an d it dans 
to u te  la p a rtie  Sud du d is tric t actuel d ’A iïo ltern . Une 
branche  acq u it en 1570 la  bourgeoisie d ’A arau . Deux 
Frick  to m b èren t à  la  ba ta ille  de Cappel, plusieurs 
fu ren t cap itaines du F re iam t. Arm oiries : d ’azur à  la 
croix p a tté e  d ’a rgen t, surm ontée  d ’une demi fleur de 
lys d ’or. —  [J. F r i c k  et H. T .]  — 1. J a k o b ,  * 1605 à 
Vollenweid près de H ausen a. A., fu t décapité  à 
Zurich en 1646 pour sa pa rtic ip a tio n  aux troubles du 
K n o n au eram t. — G lättli : Gesch. der Unruhen a u f
der Landschaft Zürich ... 154,5 u. 1546. —  [H. T . ]  —
2. H e i n r i c h , de K nonau , p réfe t de K nonau  1816. —
3. H a n s  Frick -F orrer, de H ausen  a. Albis, * 26 octo
bre 1829 à  Zurich, p a s teu r de Bachs 1860, d irec teu r de 
la m aison des orphelins à Zurich 1870-1882, bourgeois 
de Z urich 1871 ; se consacra ensuite  au x  affaires d ’é
glise e t d ’assistance, t  13 novem bre 1911. —  N Z Z  1911, 
n" 315, 324. —  Z u r  E rinnerung  an H . F .-F .  —  4. 
J o h a n n e s ,  né à U tten b e rg  près de K nonau, m aître  
secondaire, puis p réfe t du d istric t de Pfäffikon. Sa p u b li
cation  Ueber landwirtschaftliche Fortbildung und ... Fort
bildungsschulen, 1870, qui a tt i r a  l ’a tte n tio n , le fit 
nom m er d irec teu r de l ’école can tonale  d ’agricu ltu re  
au  S trickhof 1877-1878 ; m em bre du gouvernem ent 
1878-1879, de nouveau  d irec teu r du  S trickhof de 1879 
à  sa m o rt en 1885. —  S L  1885. —  5. A d o l f ,  fils du 
n° 3, * 24 jan v ie r  1863 à  B achs, D r m ed. 1889, d ’abord 
m édecin de bord  au  service d ’une com pagnie ho llan
daise des Indes, puis à  Zurich e t à Ossingen, trav a illa  
pa r la  parole e t la  plum e en faveur de l ’abstinence, 
t  17 ao û t 1907. —  K S A  1907. —  6. T h e o ,  fils du n» 3, 
* 1866 à  B achs, den tiste , é tud ia  à l ’un iversité  de P en n 
sylvanie (U .S .A .), é tab li à  Zurich dès 1890. R édacteur 
de la Schweiz. Vierteljahrsschr. f. Zahnheilkunde  1891- 
1895, p résiden t de la Soc. suisse d ’odontologie 1900- 
1904. Possédait une collection rem arquab le  d ’objets 
d ’a r t  de l ’O rient asiatique, f  10 jan v . 1924. — Schweiz. 
Monatschr. f. Zahnheilkunde  1924. —  N Z Z  1924, n» 102. 
—  Vierteljahrsschr. N at. G es.Z ür. 1924 [L. F o r r e r . ]

F R I C K ,  von.  Fam ille de m in istériaux  des com tes 
de T hierstein  e t de H absbourg , don t le lieu d ’origine 
est le village de F rick  et qui est m entionnée de 1227 
au  com m encem ent du X V e s. Arm oiries : d ’arg en t au 
renard  de gueules. A ux X I I I e et X IV e s., ce tte  
famille est bourgeoise de Bale. — L ü t o l d ,  cité de 
1351 à 1381, du Conseil de Bâle 1381. —  Voir Merz : 
B urgenund  Wehrbauten (avec arb re  généalogique).— L L .

A une a u tre  fam ille a p p a rtie n t — B u r k h a r t , origi-
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na ire  de F rick , ecclésiastique, sec ré ta ire  du roi A lbert, 
a u te u r  du  H absburger Urbar de 1303 à 1 3 1 5 .— Voir 
v. M ülinen : Prodrom us. [H. Tr.]

F R I C K A R T .  Voir F r i c k e r  e t  F r i k a r t .
F R I C K E R .  F am ille  de B rugg que L L  appelle 

F r i c k h a r d  e t L L H  F r i k e r  ; elle a  p e u t-ê tre  une ori
gine com m une avec la  fam ille F r i k a r t  v iv an t actu e lle 
m en t à  Zo lingue. —  1. J o h a n n , de B rugg, secrétaire  de 
ville à L ucerne 1360-1378, écriv it vers 1362 Das Buch  
der Tugenden  (m ns. à  M unich; vo ir B artsch  : Germania 
1872, 51-55). E n 1378, il fit don au  couven t de fem m es 
d ’E ngelberg  d ’un  liv re  de m éd ita tio n s en a llem and , qui 
a v a it  a p p a rte n u  à E lisab e th  S tage 1, t  vers 1362 au 
couven t de Töss. E n  1378, il re çu t la  p rébende de la 
I-Iofkirche; f  vers 1384. —  Voir Gfr. 7 9 ,1 1 . —  [p.-x. w.] 
—  2.  N i k l a u s , secré taire  de ville de B rugg ju s q u ’en 1448, 
av o y er ju s q u ’en 1458, à la  m êm e époque in te n d a n t de 
K önigsfelden, secrétaire  de ville de Berne 1458-1460, puis 
de 1465-1470 avec son fils — 3. T h ü r in g ,  * vers 1429, 
bachelier à  H eidelberg  1458, m aître  es a rts  1460 ; 
é tu d ia  ensu ite  à  Pav ie, seul secré taire  de ville de Berne 
après la re tra ite  de son père 1470-1492 ; dépu té  86 fois 
env iron  à  la  D iète e t 54 fois en q u alité  de rep ré se n tan t 
de B erne ; fréq u em m en t délégué auprès de princes 
é trangers , de l ’em pereur e t des villes de S trasbourg , de 
M ulhouse, de B âle, e tc . P e n d a n t une am bassade  à Rom e 
à  l ’occasion de la n o m in a tio n  de l ’évêque de L ausanne 
e t de l ’avoué du couven t d ’In te rlak en , il o b tin t à Pav ie  
en 1473 le g rade  de do c teu r en d ro it canon et ra p p o rta  
à  B erne une bulle d ’indu lgence. Il sé jou rna  à Rom e en 
1483 p e n d an t une seconde m ission, in fruc tu eu se , re la 
tive  à  la  no m in a tio n  de l ’évêque de Genève. E n 1507, il 
p résida  un  tr ib u n a l a rb itra l  in s titu é  p a r Bàie, M ulhouse 
e t E nsisheim . Sa connaissance approfondie  de la  poli
tiq u e  in té rieu re  e t é tran g ère  de Berne e t de la  Confédé
ra tio n  d onna  à ses conseils une p o rtée  décisive dans 
to u tes les questions im p o rta n te s . E n  1492, il résigna ses 
fonctions de secré taire  de ville, m ais g a rd a  son poste  au 
G rand et au  P e tit  Conseil ; p ré té rité  à  cause de son âge 
com m e inu tile  en 1512, il fu t réélu  au  Conseil en 1514. 
Il passa ses dernières années à Brugg, d on t il a v a it  doté 
l ’église d ’une chapelle , t  à. B rugg le 19 av ril 1519. Sa 
Beschreibung des Tw ingherrenslreits von 1470, m alh eu 
reusem en t inachevée, est précieuse pour l ’h isto ire . Ses 
m anuscrits  co n stitu en t le d éb u t des m an u au x  du Con
seil de B erne, d o n t 75 volum es so n t en m ajeu re  p a rtie  de 
sa  m ain , sans com pter 7 volum es de correspondance en 
a llem and  et 4 en la tin . L a p lu p a rt  des h isto riens dénom 
m en t T hüring  F rick er F r i c k a r t , F r i c k h a r d , etc. ta n 
dis que lui-m êm e sig n a it F r i c k e r  ou F r i c k . A rm oiries : 
tie rcé  en fasce de gueules, d ’a rg en t e t de sinopie. —  Voir 
A S  I. —  A nshelm  : Chronik. —  ADD. —  S B B  I .—  P ré 
face des éditions du Tw ingherrenstreit de E . von R odt 
(1837) e t de S tu  der, dans QS G l .  —  T obler : Chronisten 
dans Festschrift... Bern  1891. —  4. H i e r o n y m u s , fils du 
n° 3, sous-secréta ire  d ’É ta t  à  B erne en 1539, bailli en 
1542 de M endrisio où il s ’occupa p a rticu liè rem en t des 
Ita lien s réform és réfugiés ; bailli de N yon 1554. f  1561. 
La fam ille s ’é te ig n it avec ses fils à  B erne. —  [H. Tr.] —•
5. B a r t h o l o m æ u s , * 24 ao û t 1844 à W ittn au , m aître  à 
l ’école de d is tric t de B aden 1869-1913, bourgeois d ’hon
neur de B ad en ; f  15 nov. 1913. A u teu r de nom breuses 
publications scientifiques sur la  ville de B aden , en tre  
au tres  de Anthologia ex thermis B adensibus , 1883; 
Gesch. der Stadt und der Bäder zu  Baden, 1880. —  N Z Z ,  
nov. 1913. —  Badener Tagbla tt,nov. 1913. —  G .E rn id a n s  
44 e Jahresheft des Vereins Schweiz. Gymnasiallehrer. — 
[O. z.] — 6. C h a r l e s , * 1867, f  13 ju ille t 1924. Origi
naire de V eltheim , il n a q u it à Rolle (V aud) où il s ’in 
s ta lla  com m e n o taire  en 1892. D éputé  en 1904, prési
d en t du  G rand Conseil vaudois en 1916, conseiller d ’É ta t  
du  24 m ars 1917 à sa m o r t;  a u te u r  de la  loi d ’im pô t 
vaudoise actuelle . [M . R.]

F R I C K T A L  (C. Argo vie. V. D G S ). P a rtie  du can 
to n  d ’Argovie qui com prend les d is tric ts  de R heinfelden 
e t de L aufenbourg . A l ’époque fran q u e , le te rr ito ire  
situ é  en tre  i ’A ar, le R hin  e t le M öhlinbach fo rm ait 
le F rickgau  (Friclcgowe 926) qui, avec le Sisgau, cons
t i tu a i t  p récédem m ent l ’A ugstgau. R heinfelden e t la 
m ajeu re  p a rtie  des te rre s  qui en dépendaien t fa isa ien t

p a rtie  du Sisgau. A près la  d isp a ritio n  de la  co n stitu tio n  
fran q u e , ou vo it a p p a ra ître  dans le F rick ta l, comm e sei
gneurs fonciers, les com tes de R heinfelden, les com tes 
d ’A lthom berg  e t les com tes d ’A ltth ie rste in . L aufen
bourg  a p p a rte n a it  au  couvent de Sâckingen, m ais 
to u tes  les te rre s  et to u s les d ro its des fam illes établies 
dans le F rick ta l d ép endaien t ju s q u ’à  la  fin du X I I e s. 
de la m aison de H absbourg . Il en é ta it  de m êm e de 
l ’avouerie  de Sâckingen avec L aufenbourg  e t R hein 
felden en 1330. Lors des p a rtag es de 1232 et de 1238- 
1239, L aufenbourg  fu t  m o m en tan ém en t détaché  du 
F rick ta l e t éch u t à  la b ranche  cad e tte , puis en 1386 
e t en 1408 à la b ranche  aînée des H absbourg  (m aison 
d ’A utriche). T ou te  la contrée  fo rm a dès lors, avec les 
q u a tre  villes forestières du R h in , W aldsliu t, L aufen
bourg , Sâckingen et R heinfelden la  seigneurie de 
l ’A u triche  an té rieu re , d o n t le chef-lieu fu t, à  p a r tir  des 
guerres de Bourgogne, Ensisheim , puis dès 1648 
F ribourg-en-B risgau . L ’a d m in is tra tio n  et la  h a u te  j u 
rid ic tio n  du  F rick ta l é ta ien t exercées p a r le g rand  bailli 
au trich ien  de R heinfelden . E n  ra ison  de la s itu a tio n  
exposée e t de la présence des pon ts de L aufenbourg  
et de R heinfelden, le F rick ta l fu t trè s  so uven t le th éâ tre  
de com bats livrés p a r les tro u p es au trich iennes. Mais 
après la  conquête  de l ’Argovie p a r les Confédérés 
(1415), il re s ta  en m ains de l ’A utriche. Lors de la 
guerre  de Z urich, les B ernois, les Soleurois e t les Bâlois 
en v ah iren t le F rick ta l en 1443, e t Bâle p a rv in t à  se 
fa ire  a d ju g e r la région de F rick . A n té rieu rem en t aux  
guerres de B ourgogne, le F ric k ta l fu t, en 1469, donné 
en h y p o th èq u e  au duc C harles-le-Tém éraire e t fit p a rtie  
des te rrito ire s  ad m in istrés p a r  P ierre  H agenbach  au 
nom  du duc.

Après la  défaite  du duc Charles, ils firen t re to u r 
à  l ’A utriche . P e n d a n t la  guerre  de Souabe, en 1499, 
le F ric k ta l eu t à souffrir des incursions des Confé
dérés ; peu après il fu t mêlé aux  révo ltes fom entées 
pa r les p aysans a llem ands, qui réd u is iren t en cendres 
les fondations religieuses (en tre  au tre s  O lsberg). Ni 
la  R éfo rm ation , ni la secte des a n ab ap tis te s  ne tro u v è 
re n t dans le F rick ta l un  te rra in  favorable  à leurs doc
trines. L ’insu rrection  des gens du F rick ta l e t de la 
F orêt-N oire  lors de la  guerre  appelée guerre  des R appen  
(1612-1614) a v a it  été  provoquée pa r les lourds im pôts 
levés pa r le gouvernem en t ; ce tte  révo lte  n ’ab o u tit 
d ’ailleurs à  rien . Le F rick ta l eu t tô t  après à  souffrir 
des vicissi tudes de la guerre de T ren te  ans, no tam m en t 
lorsque les Suédois, en 1630, et les F rançais en 1635 
p riren t p a r t  à la cam pagne. E n  1632 les Suédois p il
lèren t les villages d ’A ugst, d ’O lsberg, de M agden e t de 
Zeiningen ; les villes forestières d u ren t liv rer au  gouver
nem en t de l ’A u triche  an té rieu re  le q u a rt  de leurs h om 
m es en é ta t  de p o rte r  les arm es e t fou rn ir en o u tre  de 
grosses co n trib u tio n s de guerre . C’est en v a in  que les 
Confédérés te n tè re n t  d ’ob ten ir des be lligéran ts une 
déclara tion  de n e u tra lité  en fav eu r du F rick ta l. Aux 
Suédois succédèren t en 1633 les Im p ériau x  qui d év as tè 
ren t encore d av an tag e  cette  région ; en 1634 les villes 
de R heinfelden e t de L aufenbourg , q u ’assiégeait le 
com te p a la tin  O thon-L ouis, e u ren t pa rticu liè rem en t à 
souffrir. Les villages de M agden, de M öhlin, de Z einin
gen, de M um pf e t le couven t d ’Olsberg fu ren t com plète
m en t pillés e t en p a rtie  incend iés,les h am eaux  de H öflin 
gen e t de R a p p e rtshausen , en revanche, to ta lem en t 
réd u its  en cendres. Ces deux localités ne se so n t jam ais 
relevées. T outes les églises de la  vallée fu ren t, en cette  
m êm e année, d é tru ite s . E n  1638, B ernard  de Saxe- 
W eim ar s ’em para  de la région pour le com pte  des F ra n 
çais.

Ce ne fu t que deux ans après la paix  de W estphalie  
en 1650, que le F rick ta l re n tra  sous la dom ination  de 
la  m aison d ’A utriche. E n  1639, les Confédérés av a ien t 
te n té  de se fa ire  céder la vallée pa r l ’A utriche, m ais cette  
te n ta tiv e  a v a it  échoué ; des dém arches analogues faites 
en 1678 e t en 1689 d em eurèren t aussi sans ré su lta t.

D ans la  guerre  de succession d ’Espagne, le F rick ta l 
eu t aussi à souffrir de l ’invasion des arm ées françaises : 
en 1704 les gens du F rick ta l com m andés p a r le colonel 
G ram m ont re fou lèren t les tro u p es françaises au  delà 
du  R hin . E n  1744 dans la  guerre de succession d ’A utri-
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che, les F rançais re p a ru re n t m om en tan ém en t dans le 
pays. Au X V II Ie s., de n o uveaux  essais fu ren t ten té s  
pour incorporer le F rick ta l d ’une m anière quelconque 
à la C onfédération. E n 1727, l ’A u triche  vou lu t l ’hypo- 
th éq u er à  Herne, m ais Berne p ré fé ra it l ’ach e te r e t les 
pourparle rs eu dem eu rèren t là . Il en fu t de m êm e en 
1734 et de 1737 à 1742 le F rick ta l fit en faveur du gouver
nem en t au trich ien  une collecte, avec l ’appu i des É ta ts  
du B risgau, e t décida l ’A utriche à  renoncer à  ce p ro je t 
d ’h y p o th èq u e . E n 1748, l ’A utriche songeait à vendre  le 
F rick ta l à Bâle, m ais elle changea d ’idée l'année  sui
v an te . S u ivan t un  article  secret du tra ité  de Campo- 
Form io (17 octobre 1797) l ’em pereur François renonçait 
au  F rick ta l en faveur du duc de Modèlle, m ais les choses 
en re s tè ren t là ju sq u ’à la paix  de Lunéville (9 février ! 
1801). L ’article  2 de ce t ra ité  d isposait que l ’em pereur 
céda it à  la F rance  le F rick ta l e t to u te s  ses possessions j 
situées en tre  Z urzach e t B âle. Le gouvernem ent f ra n 
çais se réserv a it de son côté le d ro it de céder cette  
bande de te rr ito ire  à  la R épublique he lvétique. Son : 
in ten tio n  é ta it de 1 échanger contre le te rrito ire  b eau 
coup plus im p o rta n t du  can ton  du Valais. Mais la 
cession ne fu t pas exécutée e t le g rand  bailli au trich ien  
co n tin u a  à ad m in istre r paisib lem ent R heinfelden ; en 
ou tre  la p opu lation  ne m o n tra it aucun  enthousiasm e 
pour une annexion à la  R épublique he lvétique. Le 
m édecin Sébastien  F ah rlän d er, d ’accord avec l ’am b as
sad eu r de France V erninac, p rit en m ain  le gouverne
m en t du F ric k ta l le 6 jan v ie r  1802, prononça le 22 la 
dissolu tion  de l ’ad m in istra tio n  au trich ien n e  de R hein
felden et convoqua le 15 fév rie r un  Landtag  pour do ter 
d ’une co n stitu tio n  le F rick ta l, destiné  à devenir un 
can to n  au tonom e de la C onfédération  suisse. Cette 
co n stitu tio n  accep tée, F ah rlän d e r d ev in t le p réfe t du 
pays, p résiden t de la C ham bre a d m in is tra tiv e . T o u te 
fois la  C onstitu tion  vo tée  le 27 fév rie r 1802 e t conçue 
dans un  esp rit n e tte m e n t fédéraliste  re n co n tra  ta n t  
d ’opposition dans la  région que les h a b ita n ts  du F rick ta l, 
dans une adresse présentée  a u  P rem ier Consul B onaparte, 
p ro tes tè ren t con tre  l ’inco rpora tion  à  la  R épublique 
he lvétique. N éanm oins, la cession form elle du pays fu t 
proclam ée le 13 ao û t e t le 18 le D irecto ire he lvétique 
fu t appelé à a d m e ttre  le F rick ta l comm e can to n  suisse 
au tonom e. L a p roclam ation  du sén a teu r L an th er, p u 
bliée à R heinfelden le 3 décem bre 1802, acheva l ’œuvre 
de prise de possession de cette  région. E n tre  tem ps, 
so it à  lin sep tem bre, le p réfe t F ah rlän d e r fu t renversé 
p a r une sorte  de coup d ’É ta t  p réparé  p a r K arl Fetzer, 
de R heinfelden, et B ap tis te  Jeh le  d ’Olsberg. Ce dernier 
se ren d it avec Jo sep h  F riedrich , de L aufenbourg , à 
Paris pour p rendre  p a r t, sans y  ê tre  conviés, aux  délibé
ra tio n s de la C onsulta. C’est p robab lem en t à  la suite 
de leu r in te rv en tio n  que le F rick ta l fu t défin itivem ent 
réuni, p a r  l ’A cte de M édiation, au  can ton  d ’Argovie, 
nouvellem ent créé. —  Voir E rn st Zschokke : Histo
rische Festschrift 1903. — E. B aum er : Der Kanton  
F rikta l vor 100 Jahren. —  A. B irrcher : Das Fricktal 
in  seinen hist. E rinnerungen. — Rauracia  1859-1862.
—  Merz : Burgen des Sisgaus. —  A rt. L a u f e n b o u r g  
e t  R h e i n f e l d e n . [h . Tr . ]

F R I D B E R G  ( F R I B E R G ) . Riche famille de ta il
leurs à  Lucerne au  X V e s. — H a r t m a n n , bourgeois 
1405, du G rand Conseil 1408. [P.-X. W.]

F R  I DB  E R G  E R ,  BALTHASAR. V o i r  H u b m e i e r .
F R I D B O L T .  Fam ilie  é te in te  de W in terthour venue 

p robab lem en t de S chaffhouse.—  J o h a n n , conseiller en 
1312. — UZ  8 e t 9. —  J a k o b , bourgeois en 1407. — 
Protocoles du Conseil, archives de W in terthour. [ L .  F . ]

F R I D E B E R T U S  ( F R I D E B E R T ) .  É vêque de 
Bâle 858-860. — Voir a r t.  B a l e , É v ê c h é  d e .

F R  1 D E R I C H .  V o i r  F r i e d r i c h .
F R I D I G  ( F r i d i n g , F r i d u n g , F r i d e n ).  Fam ilie 

u ranaise  é te in te , issue de la  famille v o n  T œ r n - 
l o n , qui au  X V e s. q u itta  Sphùngen pour Isen ta l et 
s ’é ta b lit au  X V Ie s. à  A ltdo rf où elle s ’é teignit av an t 
1650. —  1. W e r n i , f  à  S a in t-Jacques sur la Sihl en 1443.
—  2. M a r t i n , m aître  de la fabrique de Seedorf 1470,  
tém oin  1 5 1 9 .  —  3 .  H e i n r i c h ,  conseiller, secrétaire  
d ’É ta t ,  m em bre de la  corporation  zum  Stratissen, f  1599.
—  Voir ob ituaires de Seedorf, Silenen et S p irin g en .—

Protocoles du  Conseil au x  archives d ’É ta t  d ’U ri. —  
A rchives de la  corporation  zum  Straussen  à A ltdorf. — 
G/K 77, p. 114. —  N bl. Uri X X III ,  p. 93. [J. M ü l l e r , A .  1

F R 1 D I N G E N ,  F R I E D I N G E N ,  von . Fam ille n o 
ble é te in te  du H egau. —  R u d o l f ,  chevalier de l ’Ordre 
teu ton ique, m ajordom e à Beuggen 1490, com m andeur 
à  Sum isw ald 1497, à  K öniz 1503-1521, g rand  com m an
deur du bailliage d ’Alsace 1522 et 1536, du bailliage 
de Bourgogne 1526 et 1538. Son p o rtra it se trouve  
dans la Danse des morts de M anuel ; un  v itra il, p ré
se n tan t un  p o rtra it qui lui ressem ble, se tro u v e  dans 
l ’église de Sum isw ald. — Voir K indler von Knobloch : 
Oberbad. Geschlechterbuch. —  v . Mülinen : Die Glasge
mälde in  der Kirche von Sum isw ald , p . 6. [R. w .]

F R I D L 1 .  Fam ille  é te in te  de la ville de Lucerne.
—  N i k l a u s ,  grand  conseiller 1514, 1533. —  J o s t ,  
grand  conseiller 1541, bailli de B üron 1550. [p .-x . w.]

F RI  DL IN.  Fam illes des cantons du Valais et de 
Zoug.

A. C an to n  du V a la is .  F r i d l i n  (FR IDO LIN ).  Fam ille 
de Viège, citée au x  X V Ie e t X V IIe s. — J o h a n n e s , 
chapelain  de Glis en 1634, curé de M ünster de 1649 à 
sa m o rt en 1660 e t chanoine de Sion dès 1650. — 
B W G  I I .  —  A rchives de N aters e t de Valére. [D. I.]

B. C an to n  de Z oug. F r i d l i n  ( F r i e d l i n ) .  Fam ille 
de Zoug et de B aar dès le déb u t du X V Ie s. P lusieurs 
m em bres de cette  fam ille m ou ru ren t dans les cam 
pagnes d ’Ita lie . — F r i d o l i n , t  aux  environs de 1730, 
pe in tre , nom m é dans le S K L .  — L L H . —  W .-J . 
M eyer: Zuger Biogr. [ l .  S.]

F R I D Œ R I .  Fam ille de Sulzberg sur Pfäffikon (C. 
Zurich), où elle est m entionnée en 1601, bourgeoise de 
Zurich 1901. —  H e i n r i c h ,  * 1861, in s titu teu r  à  Ausser- 
sihl 1891, dépu té  au G rand Conseil 1902-1908, ac tif  pro
pag a teu r de l ’esperan to , m em bre du Lingva Komitato.
— R enseignem ents de H. F ridöri. [H. Br.]

F R I D O L I N  ( S a i n t ) .  P a tro n  p ro tec teu r de Claris
depuis le X I I e ou le X I I I e s. Selon la  b iographie du 
m oine B altherus de Säckingen, très a ttaq u ée  pa r la 
critique, Fridolin  au ra it été originaire d ’Irlande , devin t 
religieux e t se re n d it comme m issionnaire à Poitiers 
(F rance), puis à S trasbourg  e t s ’é tab lit dans l ’île du 
R hin de Säckingen d ’où son activ ité  s ’é ten d it ju sq u ’à 
Bâle e t V indonissa. Son séjour au  pays glaronnais, m en
tionné p a r écrit la prem ière fois en 1288, n ’est pas 
a tte s té  h isto riq u em en t e t p a ra ît  invraisem blable. La 
renom m ée de Fridolin  se ré p an d it p robab lem en t de 
Säckingen à  C laris, où il dev in t le sa in t p a tro n  du pays 
et fu t in tro d u it dans les arm oiries, pour la prem ière fois 
dans un  sceau de 1277. Le jo u r du décès de Fridolin  
est encore au jo u rd ’hu i jo u r de fê te  pour les catholiques ; 
le soir on allum e sur les h au teu rs  les F rid lisfeuer. — 
Voir Leo : Der h. F ridolin . —  G ottfr. H eer : Si. F ridolin .
—  A D B . [N z .]

F R I D R I C H ,  V a l e n t i n ,  de D ette lbach  en F ran-
conie, fu t reçu  à la bourgeoisie de Bâle en 1600. Char
p en tie r de son m étier, il s ’occupa de trav a u x  de défense 
et fu t en 1609 appelé comme co n stru cteu r de fo rtifi
cations à Berne. M embre du G rand Conseil en 1635 ; 
t  a v a n t 1641. — S K L .  [R. w.]

F R I E D B E R G  (C. Zurich, D. e t Com. Meilen). 
R uine de château  et ancien nom  du ham eau  actuel de 
Burg. Arm oiries : d ’or à  un château  de sable, donjonné 
de deux pièces e t ouvert du cham p, posé su r tro is cou- 
peaux  de sinopie, e t su rm onté  d ’une étoile de gueules ; 
elles on t été  adoptées p a r la  com m une de Meilen. Le 
castrum in  Frideberch a p p a rten a it en 1306 aux  barons 
de R egensberg. Dès 1321 le chevalier Götz M ülner, de 
Zurich, se fa it appeler M ülner von Frideberg. Du châ
teau  d épendait le bailliage im périal de W etzw il, Intw il 
et Breitw il, comm e il a p p ert du ren tie r du chevalier 
Götz M ülner en 1336. Jak o b  B letscher, de Zurich, pos
sédait le ch âteau  en 1390. Il doit avoir été  d é tru it dans 
l ’ancienne guerre  de Zurich. En 1474, l ’abbaye du F rau - 
m ünster h é rita  de F riedberg  du chanoine B ernhard  
T first, père du cartog raphe  Conrad T first, e t en 1589 la 
famille W underli possédait le dom aine à t i t r e  de fief et 
dès 1593 comm e p roprié ta ire . Des restes de m urailles 
se v o yaien t encore en 1768. Les fondations du châ
teau  fu ren t m ises au  jo u r en 1903 grâce à l ’appu i de
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la  société des A n tiq u aires de Z urich. Le ch â teau  dev ait [ 
fo rm er l ’e x trém ité  supérieu re  d ’une m uraille  (L e tzi)  
p a r ta n t  du  bo rd  du  lac de Z urich. Des M ülner von 
F riedberg  on a fa it  descendre une  fam ille M üller, qui 
a p p a r te n a it  au  X V I I I e s. à  la  noblesse de Z urich , ainsi 
que les M üller catho liques du can to n  de C laris, d o n t un 
ram eau  fu t  anobli au  service de l ’abbé de Sain t-G all en 
1773 sous le nom  de M üller von Friedberg e t o b tin t en 
1791 le t i t r e  de baron  de l ’e m p ire .— U Z  V I I I - X I . — 
Sigelabb. zum  U Z  X , n° 92. —  M A G Z  X X II I .  — 
A S G 1919 (M ülner), 1912 (T ürst). —  Festgabe fü r  P. 
Schweizer, p . 33. —  Deutschschweiz. Geschlechterbuch I, 
p . 569. —  N Z Z  1904, annexe au  n° 139. —  Freiherrl. 
gothaisclies Taschenbuch  1855 e t 1886. — D ändliker : 
Gesch. Zürich  l .  [F. H e g i . ]

F R I E D B O L D .  Fam ille  é te in te  de la ville de Sain t- 
Gall. E n  1285 Vrideboltz sun  ; en 1351 E b e r h a r t  F r i -  
BOLT ; C r i s t a n  F r ü p p o l d ,  bourgeois de Saint-G all 
1419; R u d o l f  F r i d b o l t ,  conventuel de Sain t-G all 1482, 
chanoine d ’A ugsbourg. —  1. C h r i s t i a n ,  bachelier en 
philosophie à  Bâle 1472, m ag iste r au  m êm e lieu 1476. —
2. C h r is t ia n ,  pe tit-fils  du n° 1, am i de V adian  e t de 
Kessler, p ro m o teu r de la  R éform e à  Sain t-G all ; poète 
de c irconstance, co n n aissan t les langues lom barde, 
la tin e  e t française, in te rp rè te  des deux  am bassadeurs 
suisses au  b ap têm e  du d au p h in  à P aris  1522 ; m em bre 
de la  Notensteingesellschaft 1525, p rév ô t de corporation  
1529 e t dès lors am b assad eu r du Conseil dans nom bre 
d ’affaires, parfo is avec V adian , à  W il, à  Z urich, près 
des Confédérés, à  la  D iète im périale  de Spire, à  Augs- 
bourg , à  R a tisb o n n e  ; c ap ita in e  sain t-gallo is dans la 
seconde guerre  de Cappel. Il d iscu ta  à Spire en 1529 
avec le lan d g rav e  Philippe de Hesse au  su je t de la 
Sainte-C ène ; ag en t secre t de la  F rance  à R a tisbonne  en 
1532. Il a b an d o n n a  son d ro it de bourgeoisie en 1532. 
t  1538. —  Voir K essler : Sabbata, p . 567. —  V adian  I I I .
—  H a rtm a n n  : A usgest. Geschlechter (m ns.). —  L L .  — 
U StG . —  M V G Z 3 .  [Bt.]

F R I E D E N .  Fam ille  peu nom breuse de Seedorf et 
de R appersw il (B erne). —• B e n d i c h t ,  * 1838 à B ittw il 
près R appersw il, in s t itu te u r  à  F rien isberg , à  Cerlier 
e t à  U e ttlig en , pu is m aître  secondaire ä  F rau b ru n n en , 
écriv it une Gesch. des Klosters F rienisberg, 1872, et 
F estschrift zur 300 jä h r . Jubelfeier der Gugierschlacht 
bei F raubrunnen , 1877. f  20 février 1903. [L. S.]

F R IE DH E I IVI, K a r l ,  * 18 ju in  1858 à  Berlin, 
D r ph il. 1881, p ro fesseur o rd inaire  de chim ie ino rg a
nique à l ’u n iv ers ité  de B erne 1897-1909 ; t  à  Berne 
5 a o û t 1909. Il p ub lia  en tre  au tre s  : E in fü h ru n g  in  das 
S tu d iu m  der qual. A na lyse  (éd ition  revue  du Leitfaden  
1894, de R am m elsberg), e t la  nouvelle éd ition  du 
H andbuch der anorg. Chemie de G m elin -K rau t. [ J .  M a i . ]

F R I E D L I .  Fam illes de la  H aute-A rgovie  bernoise 
e t de l ’E m m en ta l. Le nom  est un  d im in u tif d ia lecta l de 
F ritz, Friedrich. U ne b ranche  venue d ’U rsenbach  est 
étab lie  dans la  ville de B erne depuis 1856, une a u tre , de 
L ützelflüh , y acq u it la  bourgeoisie en 1894. —  [ r .  w . ]
—  E m a n u e l ,  de L ützelflüh , * 14 décem bre 1846, fils 
d ’un  p au v re  tisse ran d , sé jou rna  de 1855 à  1864 dans 
l ’asile des en fan ts p auvres à  T rachselw ald en q u alité  de 
gard ien , de tr ic o teu r de bas e t de cop iste  e t fit ensuite  
des é tudes d ’in s titu te u r  à  l ’école norm ale  de M ünchen- 
buchsee 1864-1867. D epuis 1874, il .étudia la  théologie 
e t la philologie germ anique à B erne e t à  Genève. P a s
te u r  à In n e rtk irch en , où il chercha à in tro d u ire  la  cul
tu re  des osiers e t la  vannerie, 1880-1883, à  G o tts ta tt  
ju sq u ’en 1896, il résigna ses fonctions. Ju s q u ’en 1901, 
il co llabora a u  S I  ; depuis 1902, il trav a illa  à  un  ouvrage, 
en n eu f volum es, su r le folklore bernois : Bürndütsch als 
Spiegel bernischen Volkstums, d o n t les six p rem iers ont 
paru  (Lützelflüh , Guggisberg, Grindelwald, A net, Douane 
e t A arw angen). Les au tre s  (Saanen, Oberhasli e t Adel- 
boden) so n t en p rép ara tio n . D r h. c. de l ’université  
de B erne en 1912. —  Voir D SC . [L .S.]

F R I E D L I N S D O R F .  V o i r  FréG IÉC O U RT.
F R I E D L I S W A R T .  Voir F r i n v i l l i e r .
F R I E D R I C H .  Fam illes des can tons d ’Argovie, 

Bâle, Sain t-G all e t U nterw ald .
A. C a n t o n  d ’A r g o v i e .  Fam ille  de Zofingue, venue 

p ro b ab lem en t de H erzogenbuchsee, e t reçue bourgeoise

en 1520. —  B e n e d i k t ,  m aître  d ’a llem and , m em bre du 
P e tit  Conseil p f  1604. Il est l ’an cê tre  de cinq généra
tions de pharm aciens, parm i lesquels il fa u t m en tio n 
ner —  S a m u e l ,  D r m ed., du Conseil de ville e t du Conseil 
de paroisse, 1751-1814.— Voir S ch au en b u rg -0  t t  : Stam m - 
register. — A rchives de Zofingue. —  L L H .  —  [Gr.] — 
J o s e p h - V e n e r a n d ,  * 28 m ai 1771, à  L aufenbourg , 
juge de d is tr ic t, il se ra llia  au  p a r ti  de l ’opposition  du 
F rick ta l con tre  Seb. F ah rlän d e r, fu t  m em bre du Conseil 
exécu tif de l ’opposition , délégué avec Jeh le  à  la  Con
su lta  de P aris. M em bre du P e tit  Conseil d ’Argovie 
1803, chef du d ép artem en t de la  ju stice , il se re tira  de 
la vie po litique  en 1830. f  3 m ars 1847. 11 légua sa fo r
tune à des œ uvres scolaires et ecclésiastiques. [ F .  w .]

B. c a n to n  de B à ie . A ncienne fam ille d ’a rtisan s 
bâlois. Arm oiries : d ’azu r à  une co
lom be essoran te  ten a n t u n  ram eau  
d ’olivier dans le bec e t posée sur tro is 
coupeaux de sinopie. L ’an cê tre  est 
—  J a k o b , d it von T rier, p o tie r d ’é ta in , 
bourgeois de Bâle 1513. —  Son p e tit-  
fils —  J a k o b , 1541-1613 , po tie r 
d ’é ta in , p rév ô t de la  corpora tion  zu m  
Bären  e t seigneur ju s tic ie r . —  Au 
X V I I I e s., il fa u t m en tionner — 
E m a n u e l , 1742-1797, m aître  d ’école à

S t. L eonhard  e t p a s teu r d ’O rm alingen. —  Les F riedrich  
d ’a u jo u rd ’hu i re m o n ten t à  —  H a n s - R u d o l f , 1744- 
1815, frère  du prénom m é, m em bre du G rand Conseil. 
—  Voir W B . —  L e o n h a r d , 1821-1887, pe tit-fils  du 
p récéden t, a rch itec te , à  qui l ’on do it de nom breux  
b â tim en ts  de la  ville de B âle. —  L e o n h a r d , 1852-1918, 
fils du p récéden t, a rch itec te , co n stru is it des b â tim en ts  
rem arquab les au  p o in t de vue a rch ite c tu ra l à  Bâle et 
ailleurs. [p. Ro. et A. St.]

C. C a n t o n  d e  S a i n t - G a l l .  F r i e d e r i c h ,  aussi F r i d e -  
r i c h ,  F r i d r i c h ,  F r i e d r i c h .  Fam illes de la  ville de  
Sain t-G all. —  1. K o n r a d ,  bourgeois de Saint-G all 
1413, ad m in is tra teu r de l ’église de S a in t-L au ren t 1417, 
du Conseil 1419. —  2. J o s e f ,  cinq fois v ice-bourg
m estre  1544-1557, b a n n ere t 1554. —  3. K o n r a d ,  1542- 
1600, fu t  d u ra n t 25 ans (1576-1600), à  to u r  de rôle, 
bourgm estre  en charge, bourgm estre  e t bailli d ’em 
pire (p résiden t du tr ib u n a l pénal), les tro is  plus h au te s  
fonctions de la ville ; fu t aussi en 1580 bailli de la 
seigneurie sain t-gallo ise de B ürglen. —  4. J o h a n n e s ,  
1568-1632, fils du n° 3, du  P e tit  Conseil en 1615, bailli 
de B ürglen  en 1621. — 5. K a s p a r ,  1572-1655, fils du 
n° 3, d u ra n t 50 ans fonctionnaire  de la ville, rem p lit 
sep t fois les m êm es charges que son père, ju s q u ’en 
1654. —  6. C o n r a d ,  1599-1666, fils du  n° 5, du P e tit  
Conseil en 1661. —  7. H a n s - J o a c h i m ,  fils du n° 5, 
rem p lit tro is fois les m êm es charges que son grand-père , 
1655-1660. —  Une fam ille de ce nom , venue de B ür
glen en T hurgovie , a cq u it l ’in d igénat en 1840; d ’au tres  
venues d ’A llem agne en 1889 e t en 1899. — U StG . — 
L L . —  L L H .  —  L ivre des bourgeois de Saint-G all. [Bt.}

A un  ram eau  devenu bourgeois de Genève (F R IE D 
RICH) en 1771 e t d o n t les A rm oiries 
so n t d ’azu r à la m ain  d ’arg en t, pouce 
e t index  levés, les au tres  doigts pliés, 
la  paum e chargée d ’une croix recroi- 
setée de gueules, a p p a rtie n t —  C h a r 
l e s ,  1828-1880, av o ca t, conseiller 
d ’É ta t  de Genève 1865-1870, conseiller 
aux  É ta ts  1862-1864, conseiller n a tio 
nal 1864-1872, p résid en t en 1872. — 
Voir archives de la  fam ille F ride-
rich . —  K . W ild : Burgerbuch der

Stadt S t. Gallen. [h . F .]
D. C a n t o n  d ’U n t e r w a l d .  Fam ille  bourgeoise de 

l ’Obw ald, paroissienne de Giswil, d o n t douze m em bres 
siégèrent au tr ib u n a l des Quinze de 1557 à  1722. — 
Voir K üchler : Geneal. N otizen. [AI. T . ]

F R I E N I S B E R G  (C. B erne, D . A arberg , Com. 
Seedorf. V. D G S). A rm oiries  du couvent : de gueules 
à la crosse ab b a tia le  d ’or m o u v an t de six coupeaux
de sinopie, senestrée en chef d ’une étoile d ’arg en t, à
la  b o rdure  d ’azu r. E n  1131 e t 1146, Frienisperc  et 
F renisperc; en la tin  Aurora  (dès 1255), so it M onas-
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terium  Bealæ V irginis M arie de A urora. A nciennem ent i 
couvent d ’hom m es de l ’ordre de C îteaux ; dès 1528 
bailliage bernois. Fondé vers 1131 pa r le com te Udel- 
hard  de Soyhières e t ouv ert p a r des m oines venus 

de Lucelle, il fu t consacré le 15 mai 
1138. Le dom aine de d o ta tio n  com 
p re n a it la  pen te  Ouest du Frienisberg  
e t la  fo rê t ju sque  près de M eikirch, 
e t des d ro its de pèche su r le p e tit  
lac de Lobsigen. Le couvent re s ta  
d ép endan t de l ’abbé de Lucelle. L ’abbé 
de Frienisberg  av a it pour sa p a r t  la 
surveillance sur les couvents voisins 
des cisterciennes de F rau b ru n n en  et de 
Tedlingen, ainsi que su r celui de S tei

nen in der Au près de Schwyz. E n 1161, le prem ier 
abbé connu, Hesso (1146-1161), fonda avec des m oines ; 
de F rienisberg  le couvent de Ten- 
nenbach  ( Porta C œ li), près de 
Fribourg-en-B risgau. Comme cou
v en t de cisterciens, F rienisberg  
p ré ten d ait n ’avoir d ’a u tre  avoué 
que l’em pereur. Les comtes de 
T ierstein , héritiers du fo n dateu r, 
qui pouvaien t réclam er cette  q u a 
lité, renoncèren t sans doute à ce 
d roit après la  v en te  de Scedorf et 
de leurs au tres p ropriétés à  l ’ab 
baye en 1267. L ’abbaye se ren d it 
célèbre au  X V e s., par la fab ri
cation  d ’actes faux .

P a r donations e t acha ts , le cou
v en t se ta illa  au x  dépens de la 
h a u te  et bassenoblesse des environs 
une seigneurie foncière considéra
ble, avec de nom breux  biens e t re 
venus. Il possédait ainsi au m om ent de la  R éform e entre  
le G rand Marais e t l ’Aar près de Berne dans 45 villages 
et ham eaux , ou tre  le dom aine du couvent, 300 pièces de 
terre  co m p tan t plus de 5000 a rp en ts  de cham ps et de 
prés, y com pris les dro its d ’usage dans les p â tu rag es et 
forêts afférents, en tre  au tre s  dans la grande forêt de 
Frienisberg et dans celle de Schüpfen ; puis sur les 
bords du lac de B ienne, près du L anderon e t de Cressier, 
environ 282 ouvriers de vignes et la m aison Rebhaus 
Frienisberg  ; enfin su r la pen te  Ouest du Chasserai 
un  alpage : la m étairie  de Frienisberg . A Berne et 
A arberg, il possédait des m aisons d ’h ab ita tio n . Il exer
çait aussi les d ro its de la basse ju rid ic tio n  dans la 
p lu p art des villages e t ham eaux  des com m unes a c tu e l
les de Seedorf, Schüpfen e t R appersw il, à O rtschw a- 
ben (vendue en 1440), à B üetigen, Janzen h au s et 
Scheunenberg, ainsi que dans les Werdhôfe près d ’A ar
berg ; enfin il possédait les églises e t les dîmes de 
Seedorf, de R appersw il, G rossafïoltern, Schüpfen. 
Bargen e t N iederlyss (incorporé en 1376). Mais quand 
Berne eu t acquis A arberg  en 1358, d 'abord  à  t i t r e  de 
gage hypo thécaire , Frienisberg  d u t céder en 13651’exer- 
cice de la ju rid ic tio n  en ces lieux au bailli bernois, U lrich 
von B ubenberg . En 1380 l ’abbé O tto von M ünsingen 
(1379-1389) céda à la  ville to u s les villages a p p a rte n a n t 
au  couvent. Celle-ci lu i rem it p robablem ent les fonds 
et te rres  e t la basse ju rid ic tion , se réserv an t p a r le 
tra ité  de p ro tec to ra t e t de combourgeoisie de 1386 la 
h au te  ju rid ic tio n  e t pour les su je ts du couvent l’obliga
tion  de serv ir e t de payer l ’im pô t. Dès l ’acquisition 
des d ro its com taux  dans la « Bourgogne de l ’A ar ». 
Berne se considéra pleinem ent comme le véritable 
avoué du couvent. Le dernier abbé, Urs H irsinger 
(1513-1528), rem it, lors de l ’in troduction  de la Réforme, 
son couvent à Berne en 1528, et s ’enfu it à  H auterive. 
Un bailli ou économ e bernois fu t in s titu é  pour l ’adm i
n istra tio n  des biens du couvent e t pour l ’exercice de la 
basse ju rid ic tio n  ; le couvent d ev in t siège baillival 
et fu t transfo rm é en 1533 en h ô p ita l e t asile.

Le bailliage de Frienisberg  com prenait q u a tre  ju r i
dictions : la ju rid ic tio n  conventuelle  de Seedorf et 
M eikirch, e t les ju rid ic tions de Schüpfen, R appersw il 
et B üetigen ; pour les affaires crim inelles et les ques
tions m ilita ires, le bailliage d épendait de la ju rid ic tion

de Zollikofen. Le bailliage é ta it au X V II Ie s. d ’un grand 
ra p p o rt ; il fu t  supprim é en 1803, après la révo lu tion , et 
réuni à celui d ’A arberg  pour form er le d is tric t actuel 
d ’A arberg.

A Frienisberg  se tro u v e  depuis 1896 l ’asile des in 
d igents des d istric ts de B erthoud  e t T rachselw ald. Il 
ne s ’est conservé que peu de chose des b â tim en ts con
v en tue ls. L ’église fu t en p a rtie  démolie au X V Ie s. et 
ce qui en subsista , comme d ’au tres édifices, tran sfo r
mé en grenier. Une grande p a rtie  du t d isparaître  aux 
X I X e et X X e s. C ependant, les fondations du bâ tim en t 
du  couvent e t la s itu a tio n  générale de l ’établissem ent 
son t encore facilem ent reconnaissables. — Voir Arch. 
d ’É ta t  de Berne : R entiers de Frienisberg  e t reg. de 
docum ents ; Æmlerbücher de Frienisberg  et A arberg ; 
Regionenbuch de 1783. —• S te ttie r  : Topogr. I . —  J .-R . 
Grim er : Topogr. II . —  Sinner : Regionenbuch  (Bibi.

de la ville de B erne). —  F R B  I - IX . —  Miilinen : 
Helvetia sacra I. —  K . Lohn er : Bernische Kirchen.
—  B. F rieden : Kloster Frienisberg. — M ülinen : 
Beiträge V I. —  J .  R ahn  : Gesch. A. bild. K ünste in  der 
Schweiz, p .  3 5 6  et 420 —  Au su je t d ’un  refuge préh is
torique sur le C hutzenhubel près de Frienisberg  : 
J S G U  IV , 1 9 1 1 ,  p .  1 5 9 .  [B. S c h m i d .]

F R I E N T .  Fam ille bourgeoise de L ausanne aux 
X IV e-X V e s. A donné des syndics à  la ville e t fondé 
l ’une des chapelles de l ’église S ain t-F rançois. [M. R.]

F R I E S .  Fam illes des can tons de Berne, Fribourg , 
Lucerne, Schwyz, U nterw ald , U ri e t Zurich.

A. C an to n  de B e rn e . F r i e s , V r i e s , V r i e s o , 
F r i e s o , v o n  F r i e s e n b e r g . Fam ille de m in istériaux , 
des Z ähringen à  l ’origine, puis des K ibourg  e t des 
H absbourg , qui a p p a ra ît de la fondation  de Berne au 
X IV e s. Il n ’est pas p robable q u ’elle a it été ap p aren 
tée  avec la  fam ille zuricoise du m êm e nom . A rm o i
ries : de gueules à  dix ou douze m onts d ’a rg en t. Un 
F r e s o , * vers 1170, t  a v a n t 1248, é ta it en 1226 du 
Conseil de B erne. —  R u d o l f , p eu t-ê tre  fils du p ré 
cédent, du Conseil de Berne 1257, est l ’ancê tre  de la 
branche bernoise, bourgeoise ( F r i e s , F r i e s o , V r i e s  et 
V r i e s o ) ,  qui s ’é te ign it vers le m ilieu du X IV e s. — 
N i k o l a u s , fils de R udolf, cité de 1287 à  1327, m em bre 
du Conseil dès 1295, fu t  le b ienfaiteur de nom breux 
couvents, églises e t fondations. Son fils —  V in- 
CENZ, donzel, é ta it en 1323 am m ann à  Hasle. La 
famille s ’é te ign it avec ses fils. —- Voir A S J  1902, 46.

L ’ancêtre  de la lignée v o n  F r i e s e n b e r g  ou  V r i e s o  
d e  F r i e s e n b e r g  est D o m i n u s  V r i e s o  der ruch 1276- 
1297, au service du  com te E berhard  de H absbourg . 
Le siège fam ilial de cette  branche é ta it le ch âteau  de 
Friesenberg près de W inigen. —  J o h a n n e s , gen til
hom m e, fils du prénom m é, f  a v a n t 1350, reçu t en 
1319 le pa tro n ag e  de l ’église de R üdersw il q u ’il donna 
a v an t de m ourir à  l 'o rd re  teu to n iq u e . Cette lignée 
s ’é te ign it égalem ent vers le m ilieu du X IV e s. avec 
K ü n z i , frère de Johannes.

Le ch âteau  de F riesenberg  p a ra ît avo ir passé avan t 
1344 aux von M a tts te tte n , m in istériaux  des K ibourg. 
P en d an t la  guerre  de K ibourg, au  p rin tem ps 1383, il 
fut d é tru it p a r les B ernois. — Ju stin g cr. —  f i ll i  er I.
—  v . W atten w y l : Gesch. v. Bern.

Le c o u v en t  de Fr ien isberg.  D ’après  un dessin  d ’Alb. Kauw  en  1671. (Bibi, de
Mblinen à Berne.)
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Le fo n d a te u r de la  b ran ch e  de Je g is to rf  est R u d o l f , 
f  a v a n t 1288, frère  du  chevalier au f F riesenberg . Son 
ills — J o h a n n e s , t  a v a n t  1331, fu t avoué de l ’église 
de Jeg isto rf, e t le frère  de celui-ci —  N i k o l a u s  (1288- 
1336) de celle de K appelen . —  P e t e r , neveu  du  p ré 
nom m é, fo n d a  une b ran ch e  soleuroise, é te in te  à la 
lin du X V e s. (avec des arm oiries un  peu m odifiées : 
une épée su r tro is  m o n ts ) .L e  fils de ce P e te r  —  J o h a n 
n e s , a u ra i t  tra n sp la n té  la  fam ille  à  B âle. De là  se 
se ra it d é tach é  u n  ram eau  à M ulhouse, rep résen té  en 
core a u jo u rd ’hu i en A u triche . —  Voir F R B .  —  Aug. 
G raf von F ries : Die Grafen von Fries. [H. Tr.]

B .  C a n t o n  d e  F r i b o u r g .  F R IE S ,  F r i e s s ,  F r i e s o .
Fam ille  fribourgeoise é te in te , reçue 
bourgeoise de F ribourg  en 1438, don t 
la p lu p a rt des m em bres firen t p a rtie  
des Conseils de la  v ille. A rm oiries  : 
de sable à  une croix la tin e , le pied 
en form e de chevron  ; la  cro ix  ac
costée de deux cro issan ts affrontés 
e t accom pagnés en p o in te  d ’un  losange, 
le to u t  d ’or. —  1. H e i n i n u s , p ré p a ra 
te u r  de d rap , du  Conseil des So ixan te  
1450, b a n n e re t de la  N euveville 1450- 

1453, 1459-1461, conseiller 1462-1482, du  Conseil secret 
1454-1459. — [G Cx.] —  2. H a n s ,  ch ron iqueur, * vers 
1460, fils du n° 1, cousin du  n° 3, re v ê tit  des charges im 
p o rtan te s  dans sa ville n a ta le , de 1482 à  1518. Il p a rtic ip a  
à l ’expéd ition  deB ellinzone  1479, de Saluces 1487, e t, 
p e n d an t la  guerre  de Souabe 1499, fit p a rtie  d e là  g a rn i
son à  Schw aderloch. Il m o u ru t au  p rin tem p s 1518 à  F r i
bourg . Son père a v a it  pris p a r t  a u x  guerres de B ourgogne 
e t c ’est à lu i que Fries do it les renseignem ents im p o rta n ts  
e t excellents q u ’il nous a  tran sm is sur ces guerres. Sa 
chron ique  com m ence a v e c l’année 1339, et, p a r  de courtes 
notices détachées, nous co n d u it ju s q u ’au  m om ent des 
guerres de Bourgogne ; elle dev ien t personnelle  en 1468, 
e t dès 1475, nous avons le tém oignage d ’un  con tem po
ra in  su r le conflit avec C harles-le-T ém éraire ; v iennent 
ensu ite  des no tes frag m en ta ires , à  l ’exception  de celles 
su r l ’expéd ition  de Saluces ; enfin l ’œ uvre se term ine  
p a r la  prem ière expéd ition  dans le H egau (février 
1499). L ’a u te u r , anonym e, m ais que l ’on p e u t iden tifie r 
avec c e rtitu d e , écriv it de 1482 à  1487 e t n ’a p p o rta  dans I 
la  su ite  que quelques courtes ad jo n c tio n s . I l  se d istin - j 
gue p a r une fidélité e t une  conscience rem arquab les, 
m ais il lui m an q u e  l ’a r t  de la n a rra tio n  e t la  cu ltu re  né
cessaire. É d itio n  avec une in tro d u c tio n  p a r Alb. 
Büchi en append ice  de l ’éd ition  de la Berner Chronik 
de D iebold Schilling, p a r G. Tobler I I .  — Voir aussi
A. B üchi : Die Chroniken und. Chronisten von F reiburg, 
dans JS G  30. — [A. B ü c h i . ]  —  3. H a n s ,  * vers 1465, 
t  après 1518. Il fu t c e rta in em en t au  d éb u t du  X V Ie s. 
le p e in tre  le p lus im p o rta n t de la  Suisse. L a prem ière 
m ention  de Fries est de 1480 ; à  c e tte  époque il é ta it 
p ro b ab lem en t a p p ren ti chez le p e in tre  H enri Bichler. 
De 1501 à 1510, il est p e in tre  officiel de l ’É ta t  de 
F ribourg , pour qui il p e in t en 1501 un tab leau  re 
p ré sen ta n t le ju g em en t dern ier destiné  à  la salle du 
Conseil. U ne tre n ta in e  de ses tab leau x  su b sis ten t en
core, p e in ts su r bois, dans les m usées de Schleisheim , 
de N urem berg , de Bâle e t de Z urich, ainsi q u ’à  F ri
bourg  (une dizaine). —  Alex. D aguet, dans Nouv. 
É m ula tion . —  P . N . R aedlé dans É lr. frib . —  F A .  — 
S K L  [ R om ain  de S c h a l l e r . ]

C. C a n t o n  d e  L u c e r n e .  Fam illes des d is tric ts  de 
W illisau, Sursee e t H ochdorf, qui re m o n ten t au  X IV e s. 
—  1. H a n s ,  sous-bailli de Gelfmgen 1646. —  2. H a n s -  
K a s p a r ,  bailli de la  m aison de l ’o rdre  teu to n iq u e  de 
H itzk irch  1742. —  3. H a n s ,  sous-bailli à  T riengen 
1797. —  4. J o h a n n - S a m u e l ,  de Gelfmgen, général au 
service de France  1835. — 5. V i n z e n ' z ,  de Triengen, 
1842-1897, m aître  de m éthod ique  à  l ’école d ’ap p lica 
tion  d ’Em m en 1862, au  Pädagogium  de L ucerne 1867, 
à  l ’école norm ale  de H itzk irch  1868, e t depuis 1873 
au  collège de la  ville de L ucerne, où il se fit connaître  
com m e hom m e de le ttre s . —  Voir Luz. Schulblatt. — 
Gfr. 52, X IV . [ P . - X .  XV.]

D .  C a n t o n  d e  S c h w y z .  A ncienne fam ille bourgeoise 
à  Schwyz, a p p a r te n a n t au  Viertel de S teinen, zlr-

moiries : coupé de gueules au  bou q u e tin  d ’a rg en t et 
d ’a rg en t au  cro issan t de gueules. —  1. G e o r g , chancelier 
du pays en 1 5 6 2 .— 2. U l r i c h , délégué à  la D iète en 
1635. —  3. B e r n a r d i n , délégué à la D iète en 1653. — 
4. X a v e r , * le 20 sep tem bre  1816 à S te inen, officier 
au  service du pape, f  le 5 février 1870 à Seewen. — 
Voir LL. —  M. D e ttlin g  : Schwyz. Chronik. [M. D.]

E . C a n t o n  d ’T J n t e r w a l d .  Vieille fam ille originaire de 
l ’O bw ald, paroissienne de Sarnen , re sso rtissan te  de 
Schw ändi ; censitaires en 1326 du couvent de B ero
m ü n ster. —  J æ n n i  rep résen ta  Schxvândi d ev an t le 
tr ib u n a l en 1437. —  H a n s ,  t  à  No vare  en 1513. — 
Voir o b itua ire  de Sarnen ; ren tie r . —  K iichler : Geneal. 
N otizen. —  Le m êm e : Chronik von Sarnen. [ a i .  t . ]

F. C a n t o n  d ’U r i .  Fam ille  é te in te  des X IV C-X V I° s., 
citée à  U rseren  en 1309 ( V b i e s o ) ,  puis à  A ltdorf. 
S c h a ttd o rf  et Silenen. A rm oiries  : une m arque  de m ai
son. —  1 .  W e r n e r ,  d ’U rseren, é ta it en conflit avec 
les bourgeois de L ucerne le 23 ju in  1309. —  2. R u e d i ,  
rep résen ta  Uri dans une tran sac tio n  avec les Kreyen- 
leuten, R . R ich iner et H ans Schm id, 18 m ai 1447. 
Il fu t  re te n u  prisonnier p a r R ich iner et ses pa rtisan s, 
m ais rem is en liberté  su r l ’in te rv en tio n  du Conseil de 
Z urich  le 15 ju ille t 1447. — 3. H a n s ,  secrétaire  d ’É ta t  
1462, v ice-landam m ann  1471, bailli de T hurgovie 
1482, dép u té  à la  D iète 1462-1488. lan d am m an n  1463- 
1467,1469-1471, 1476, 1485-1487 ; il a p lan it un  différend 
en tre  U rseren e t l ’ab b ay e  de D iscntis le 8 ju in  1484. — 
La fam ille doit avo ir ém igré à Z urich . —  Voir les obi- 
tuaires  d ’A ttin g h au sen , S ch a ttd o rf, Silenen, Isen ta l. — 
B rennw ald  : Chronik  I I .  — A S  I, I I  et I I I ,  1. —  Gfr. 
8, 17, 21, 25, 30, 33, 36, 39, 43, 44, 46, 48. —  Z S K  IV, 
p. 277, 278. —  M onatrosen  X X , p. 34. —  A S U  17, 
p. 216, 234. — N bl. Uri 15, p . 40 ; 19, p . 69, 77, 78 ; 
23, p . 98. —  L L .  [J.M ., A.]

G .  C a n t o n  d e  Z u r i c h .  I. Fam ille  de la  paroisse d ’Em - 
b rach , a tte s té e  dès 1634. — [J. F r i c k . ]  —  II .  Fam illes 
bourgeoises de la  ville de Z urich. L ’une a p p a ra ît  dès 
1306. Au X V e s., v iv a ien t l ’am m ann  du .F rau m ü n ste r 
L i e n h a r d  et ses fils, U l r i c h ,  docteu r en décrets, cha
noine de l ’ab b ay e  e t de la p révô té , et H e i n r i c h ,  cha
noine d ’E m b rach . —  U Z. —  Zürcher Steuerbücher. —

M on. Germ. Necrol. 1 , 5 4 3 .  — W irz : 
Regesten I I ,  n e 2 8 9 .  — M A G Z  X X IX , 
p. 5 5 .  —  Dok. W aldm ann. —  Il fau t 
d istinguer plus ta rd  tro is fam illes d if
fé ren tes : a)  La fam ille de Greifensee, 
encore florissante, bourgeoise depuis 
1 5 3 8 .  A rm oiries : coupé de gueules au 
cerf d ’or issan t e t d ’arg en t au  crois
san t de gueules, ou de gueules au  cerf 
d ’or issan t de tro is  coupeaux de sino
pie. On ne p e u t pas p ro uver, comme 

l ’o n t p ré ten d u  certa in s généalogistes, que cette  fam ille 
é ta it  ap p aren tée  au x  barons saxons von Friesen  e t à  la 
fam ille Fries de M ulhouse, au x  Fries ou von Friesenberg  
bernois (voir p lus h au t) , ni aux  Fries de W in tc rth o u r. 
L 'an cê tre  est K o n r a d  Fries, de Greifensee, v iv a n t à  
G rüningen vers 1 5 0 0 .  -— 1 .  J o h a n n e s ,  1 5 0 5 - 1 5 6 5 ,  philo 
logue e t lex icographe, p a s teu r à  W itikon  1 5 3 1 ,  se ren d it 
avec K onrad  Gessner à  l ’un iversité  de Paris en 1 5 3 3 ,  
donna  un  cours sur les au teu rs  classiques à  Bâle de 1 5 3 6  
à 1 5 3 7 ,  succéda, à Zurich, à B enedik t F insler en 1 5 3 7  
com m e m aître  d ’école au  F rau m ü n ste r , m aître  d ’école 
au  G rossm ünster 1 5 4 7 ,  d o n t il d ev in t chanoine en 1 5 5 7 .  
Il re çu t la  bourgeoisie d ’hon n eu r en 1 5 3 8 .  P arm i ses 
pub lica tions, ses vocabulaires la tin s , le «grand Fries» et 
le « p e tit Fries» son t long tem ps restés en usage. Il p u 
blia en o u tre  une in tro d u c tio n  à  la  m usique, des com 
positions à  q u a tre  voix sur les odes d ’H orace, un  lied 
allem and su r les P roverbes de Salom on X X X I 10, et 
des éditions d ’au teu rs  classiques, co llabora aux  n o u 
velles trad u c tio n s  de la Bible en la tin  e t en a llem and, 
e t tra d u is it  en allem and  les écrits de B ullinger. —  Gess
n e r : Bibliothek. —  P e llican : Chronicon. — Egli : Acten- 
sarnmlung. —  P an ta leo n  : LIelclenbuch I I I ,  3 8 0 .  — 
Freherus : Theatrum  Virorum  Clarorum  I, 1 6 9 .  — 
M elander : Jocorum atque serviorum Centuriae I, 8 4 9 .  
—  H o ttin g er : Schola T igur. —  N bl. der Chorherren 
Zurich  1 8 3 4 .  —  A D B . —  M A G Z  X X X II I ,  3 5 .  —
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Zw . IV , 211. —  B aechtold . —  2 .  J o h a n n e s , Als du n° 1, 
1540-1601, m ag iste r à M arbourg, m aître  d ’école au 
G rossm ünster 1565, chanoine 1575. —  3. H a n s - J a k o b , 
fils du n° 1, 1546-1611, professeur de philosophie au 
Carolinum  à Zurich 1573, de théologie 1576. P a rm i ses

J o h a n n e s  F r i e s  (n° 1). D ’a p r è s  u n e  g r a v u r e  s u r  bois . (Bibl.  
de  W in te r th o u v . )

publications en théologie, philosophie e t philologie, il 
fa u t re lever sa Bibliotheca philosophorum classicorum  et 
son éd ition  revue e t augm entée  de la Bibliotheca de 
Gessner (1583). A u teu r de : Vom Geschlecht der B runen  
in  Zürich. —  H o ttin g er : Schola T ig . — A D B .  —  A S  G 
1897, 520. —  A H S  1906. —  4 .  S a m u e l , Als du n» 1, 
* 1562, p e in tre  e t scu lp teu r, vécu t en M oravie, t  à 
Vienne 1596. —  L L .—  5. H a n s - J a k o b , Als du n° 3, 
1586-1656, D r m ed., professeur d ’é th ique, de physique 
et chanoine au  Carolinum , ad m in is tra teu r du chap itre  
1638. —  H o ttin g er : Schola T ig . —  6. H a n s - K o n r a d , 
Als du n° 5, 1617-1693, p e in tre  p o rtra itis te . —  S K L .  
— 7. L e o n h a r d , fils du n" 5, 1628-1717, au  service de 
France e t de Venise, douzenicr zur M eise  1667, bailli 
de K nonau  1670, cap itaine  à  S trasbourg  e t com m an
d a n t de M ulhouse 1677, bailli de Sargans 1686, de n o u 
veau  du Conseil 1696-1704. —  8. L e o n h a r d , Als du 
n° 7, 1666-1719, douzenier zur Meise 1706, bailli de 
W adenswil 1710, p ub lia  un  m anuel chronologique d ’h is
to ire  suisse et zuricoise. — 9. J o h a n n - H e i n r i c h ,
1639-1718, professeur de catéchétique 1676, de lan 
gues au Colleqium hum anita tis  1684, de rhé to rique  au 
Carolinum  1682, chanoine. A u teu r d ’ouvrages de théo lo
gie et d ’un  jo u rn a l c o n ten an t des observations m étéo
rologiques de 1683 à  1718. —  Hallers Bibliothek  IV . — 
N Z Z  1918, n° 1113. —  10. H e i n r i c h , 1668-1731, dou
zenier des Zimmerleute  1714, p rév ô t de sa corporation
1717. bailli de K nonau 1724. —  11. J oi-i a n n e s , 24 ju in  
1680-13 m ai 1759, D r ju r . à  Bâle 1700, douzenier des 
cordonniers 1704, secrétaire  d ’É ta t  pour les q u a tre  
q u artie rs  (W achten) et juge  au  trib u n a l de la  ville 
1705, avoyer 1716, du  Conseil 1718, député  au x  ba il
liages tessinois 1720, m em bre du Conseil secret 1722, 
trésorier 1724, bailli de Meilen 1740, bourgm estre  de 
Z urich 1743. Jo b . Schm idlin com posa une can ta te  
funèbre su r sa m o rt. —  M onatliche Nachrichten  1759, 
116. —  12. J o h a n n e s , * 1728, é tu d ia  le d ro it et dev in t 
secrétaire  du prince de N assau-W eilburg, q u ’il accom 
pagna en H ollande et en A ngleterre, où il m o u ru t à

L ondres le 28 ju ille t 1756. A u teu r d ’un Diseurs von 
cler Klage, dass die alte Eintracht unter den E idge
nossen durch die Verschiedenheit der Religion aufge
hoben wurde. — Sim m ler : Sam m lungen zur... K irchen
geschichte I, 2, p. 610, 631.—  13. H a n s - K a s p a r ,  1739- 
26 ju in  1805, officier au rég im en t français L ochm ann, 
douzenier zur Meise 1768, m aître  des fortiA cations 
1776, p rév ô t de sa corporation  1777, m em bre du Conseil 
secret, bailli du  N euam t, in sp ecteu r général de l ’in 
fan te rie  1781, com m andan t de S tein a . R . 1784, des 
troupes d ’occupation  des fron tières zuricoises 1796. 
Andréossi, chef du génie sous le général M asséna, l ’a p 
pela en 1799, avec le t i t r e  de d irec teu r des fortiA cations, 
au x  tra v a u x  de défense du Z ürichberg e t du K äfer
berg, au  su je t desquels il laissa u n  jo u rn a l (publié dans 
Schweiz. Zeitschrift fü r  A rtillerie  1900). Membre du 
P e tit  Conseil 1803, d irec teu r des tra v a u x  publics, p ré 
siden t de la  société m ilita ire . —  N bl. der Feuerwerker 
in  Zurich  1850-1869, p. 429, 804 ; 1920 e t 1921, passim .
—  W olf : Biographien. — 14. H a n s - J a k o b , * 1749, 
chirurgien , se re n d it en R ussie en 1770, é tud ia  à  Mos
cou, chirurgien  p en d an t la fin de la guerre russo- 
tu rq u e  1774 et dans 1’,expéd ition  contre les Cosaques- 
Saporogues 1775 ; il accom pagna en 1776-1779 le 
m ajo r von Riedel dans sa m ission m ilita ire  en Sibérie 
(récit du voyage dans A rchiv gemeinnütz., physischer 
und m edizin . K enntnisse  I I  e t IV), e t trav a illa  à  l’hô
p ita l de l ’am irau té  à S a in t-P étersbourg , chirurgien 
du gouvernem ent 1780, inspecteur de la police m édi
cale en W ologda et conseiller à  la  cour 1797 ; t  8 no
vem bre 1801 à  W ologda. A u teu r de tra v a u x  d ’histo ire 
n a tu re lle , correspondan t de l ’académ ie de Sain t- 
Pétersbourg . —  N Z Z  1882, n os 66-73. — Zeilschr. 
fü r wissenschaftl. Geographie I I I .  —  15. D a v i d , 8 
sep tem bre 1818-5 ao û t 1875, m aître  de philosophie au 
gym nase 1846, diacre à S t. P e ter, p riv a t-d o cen t de 
théologie e t m em bre du Conseil d ’éducation  1848, 
dépu té  au G rand Conseil, d irec teu r de l ’école norm ale 
de K ü sn ach t 1856, coéditeur de Die Kirche der Ge
genwart 1845-1850. — P au l B u rck h ard t : Recle bei der 
Begräbnisfeier. —  N Z Z  1875, n os 434-445. — S Z G  14, 
p. 479. —  S L  1920, n° 48. — H unziker : Gesch. der 
schweizer. Volksschule. — 16-18. J o h a n n e s ,  1751-1824, 
ébéniste  ; H e i n r i c h , 1819-1885, orfèvre, e t S u s a n n e , 
pein tre, 1827-1901, son t m entionnés dans le S K L .

La fam ille posséda au  X V II Ie s. une p a r t de la ju 
rid ic tion  de T urben tal-W ila . —  K eller-E scher : Promp- 
tuar. —  A  GS.

b) Fries, du Friesland, autrefois M ellis, natu ra lisés 
en 1538 avec A u g u s t i n  Mellis d it Fries, im prim eur. 
Le dern ier fu t H a n s - J a k o b , 1640-1682, d irec teur de 
l ’école a llem ande. — Zw . I I I ,  418. —  Schiess : B rief
wechsel... —  H eitz : Zürcher Büchermarken. —  c) Fries, 
de K loten , bourgeois de K loten  en 1620, é te in ts 1807.
— d ) Fries, de Rieden, venus à  l ’origine d ’E ltm an n  en 
B avière, bourgeois 1875 e t 1879. —  R u d o l f - W i l h e l m  
(W illy), * 25 février 1881, p o rtra itis te  e t paysagiste . — 
S K L . — R enseignem ents de H . Hess. [ C . B . ]

F R I E S E N ,  v o n .  Fam ille de chevaliers du Sund- 
gau. qui tire  son nom  du village de 
Friesen près de F  e rre tte  ; vassale des 
com tes de F e rre tte , et dès leur ex tinc
tion  en 1324, des H absbourg . Les 
seigneurs von K apellen a p p a rte 
n a ien t à  la  m êm e fam ille. A rm oiries : 
d ’a rg en t au  cro issant contourné de 
gueules ; dans la  su ite , une ou p lu
sieurs étoiles de gueules y  fu ren t 
a jou tées parce  que la  fam ille se r a t 
ta c h a it  au  p a r ti des stellifères de Bâle. 

Après la  ven te  du com té de F e rre tte  à l ’évêque de 
Bâle en 1271, les von Friesen en trè ren t en re la tions 
plus é tro ites avec les Bâlois e t firent p robablem ent 
pa rtie  de la confrérie des chevaliers zum  Sternen. 
Q uelques-uns d ’en tre  eux dev in ren t bourgeois de la 
ville au x  X IV e et X V e s. Un ram eau  de la  fam ille est 
encore ü o rissan t en A llem agne. — Voir Friesen : Gesch. 
der F am ilie  v. Friesen, 1899. —  R . W ackernagel : M u- 
seums-Festschrift 1894. —  B U . —  T rou illa t. —  Kopp : 
U rkunden. [G. v. F.]
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F R IE S E N B E R G  (C. B erne). E m p lacem en t de 
château  près de W inigen. Voir a rtic le  F r ie s  (C. Berne).

F R I E S E N B E R G  (C., D. e t Com. Z urich . V. D G S). 
R uine d ’u n  c h â tea u  e t ham eau  avec ancien  m oulin  à 
Z urich-W ied ikon . F risonburch  est m en tionné  dans un 
rôle des p ro p rié tés  de l ’église S a in t-P ierre  à  Z urich, da 
ta n t  d ’a v a n t  1218. L a fam ille des chevaliers Miilner 
posséda le c h â teau  de 1257 à  son ex tin c tio n  p robab le  en 
1387. E n  1321 environ. R udolf M ülner te n a it  la  m oitié 
du  c h â tea u  en fief des H ab sbourg -L aufenbourg  e t des 
R egensberg ; p o u r l ’a u tre  m oitié  il re lev a it p ro b ab le 
m en t du F ra u m ü n s te r  de Z urich. Les com tes de H ab s
bo u rg  firen t don en 1344, au  chevalier Jo h . M ülner, 
av o y er de Z urich, du dom aine a u to u r  du ch â teau . Le 
dom aine de F riesenberg  passa  p ro b ab lem en t en 1436 
au  co u v en t d'C Etenbach e t à  des particu lie rs , a v a n t 
1586. Dès 1902 la ville de Z urich  ach e ta  peu à  peu les 
fo rê ts  du F riesenberg  e t l ’em placem ent du ch â teau . 
—  Voir U Z  I e t I I I .  —  H e rrg o tt : Genealogia H abs
bur gica I I I ,  p . 621. —  M A G Z  X X II I .  p . 310. — 
Sai. Vögelin : Das alte Zürich  I I ,  p . 698. —  C. 
E sc h e r :  Chronik von W iedikon, p 1 1 7 .— A S G  1919, 
p . 138. —  N Z Z  1922, n° 697. —  W oher : M iller von 
Aichholz. —  Turicensia , p 41. —  Leo W eisz : S tu 
dien zur Gesch. der Zürcher Stadtw aldungen, p . 7 8 .— 
QSG  X V III , p . 65. [ F .  H e o i . ]

F R I E S E N  B E R G .  Fam ille  é te in te  de la ville de 
Soleure. E n 1381 J e n n y , en 1408 A g n e s , veuve de 
H eini, et. ses en fan ts  G il g  e t E l l i n  a cq u iren t le d ro it 
de bourgeoisie. A rm oiries  : tie rcé  en fasce, au  1 d ’azur 
à deux roses de gueules, au  2 d ’or, e t au  3 de gueules 
à une  étoile d ’or. —  1. K a s p a r , grand  conseiller 1525, 
Ju ngra t 1529, A ltra t 1550-1554. —  2. J a c o b , grand  
conseiller 1564, Ju n g ra t  1568-1571. —  3. J o h a n n , p rê tre  
e t curé à B iberist 1616, ch an tre  à  Soleure 1620, chanoine 
en 1625, f  1662. —  Voir Bestallungsbuch. —  H afïn er : 
Geschlechter buch. —  P . A lex. Schm id : K irchensätze. — 
L .-R . Schm idlin  : Gesch. der P farrgem . B iberist. [v. v.] 

F R I E S W I L  (C. B erne, D. A arberg . V. D G S). Vge 
de la com m une e t paroisse de Seedorf. E n  1261 Frieso- 
wiler ; en 1267 F riesenw yl. A ux X I I I e e t X IV e s., les 
couvents de F rien isberg  e t de T edlingen (D ettligen) 
y  posséda ien t des p ro p rié tés . E n  1412, le village rev in t 
à  B erne avec la  seigneurie d ’Oltigen, fu t  a ttr ib u é  vers 
1480 au  bailliage de L aupen , puis en 1803 au  d is tric t 
d ’A arberg . Au sp iritu e l, il fit to u jo u rs  p a rtie  de Seedorf. 
— Voir F R B .  —  v . M ülinen : Beiträge  V I. —  J a h n  : 
Chronik. [ D i n k e l m a n n . ]

F R I G ,  F R  IJ , F R I J O .  Voir F r e i .
F R  IK A R T .  Fam ilie  de Zofmgue, a y a n t  d ro it de 

bourgeoisie depuis 1557. —  1. J o h a n n - J a k o b ,  1769- 
1845, curé à  R o h rd o rf de 1799-1809, puis à  Zofingue, 
doyen en 1820, conseiller ecclésiastique e t b ib lio th é 
caire m unicipal, a u te u r  d ’ouvrages t r a i ta n t  l ’histoire 
locale : Chronik von Zofingen, 1811-1812 ; T obin ium  
ecclesiasticum, 1824 ; Tob. politicum  1825 ; Tob. genea- 
logicum  1827-1828, e t aussi d ’ouvrages re la tifs  à  l ’h is
to ire  ecclésiastique tels que Umstände a. d. öffentlichen 
Leben d. M g r Georg Stähelin , 1831 e t Beiträge z. Gesch. 
der Kirchengebräuche im  ehem. K t. Bern, publié  par 
des am is en 1846. —  2. K a r l - S a m u e l ,  1810-1867, in s
t itu te u r  secondaire à  Zofm gue en 1832, rec teu r en 
1847, p résid en t de la  Société suisse des sciences n a 
tu relles en 1866. —  Voir M ülinen : Prodr. —  A D B . 
—  S B B  1. — V ß N G  21. [Gr.]

FR I  LI ( F R É L Y ) .  Fam ille  bourgeoise de C handolin 
e t de Chippis (Valais), issue de l ’ancienne fam ille des 
F r i l i  et F r i d e r i c i  que l ’on tro u v e  au  X IV e s. à Tour- 
tem agne, à  Loèche e t à Sarquenen , plus ta rd  à Sierra, à  
Miège e t dans les environs. —  A d a m ,  de S ien e , gouver
n eur de M onthey en 1553. —  E g i d ,  de Loèche, m ajor 
de Loèche en 1553. —  J .  en 1568 e t 'F r é d é r i c  en 1574 
so n t g rands châtela ins de Sierra. —  P i e r r e ,  curé de 
Vissoye, doyen de Sierra 1548-1608, chanoine de Sion 
1609. —  A n t o i n e ,  de T ourtem agne, jésu ite , professeur 
à L ucerne 1753, à  P o rre n tru y  1761 e t à B rigue où il 
m o u ru t. —  Le nom  de Frili existe encore dans le F rili-  
horn, situé  en tre  T ourtem agne  e t le val d ’A nniviers, 
et la  F rilia lp  qui se tro u v e  dans la vallée de T o u rte 
m a g n e .—  Voir B W G  I I .  [L. Mr. et D .I.]

F R I L T S C H E N  (C. Thurgovie, D. W einfelden, Com. 
B ussnang. V. D G S). Vge. E n 865 Fridolteshova. Le 
lév ite  A dalhelm  re m it ce bénéfice au  couven t de S a in t- 
Gall, duquel il le re çu t en re to u r en fief. P lus ta rd  la 
m aison des chevaliers de Tobel e t le couven t de fem m es 
de K alch ra in  y  possédèren t des fiefs. Avec tro is h a 
m eaux , F riltsch en  form e depuis 1803 une com m une 
civile et se ra tta c h e  po litiq u em en t e t sp iritue llem en t 
à  B ussnang. [Sen.]

F R I N V I L L I E R  (ail. FniEDLISWART) (G. B erne,
D. C ourtelary , C. Vauffelin. V. D G S). H am eau . E n  1311 
Friderichswart ; en 1393 Frunw elier =  village (fr.) ou 
poste  de garde (ail.) de F riderich . Au X IV e s., la  fam ille 
d ’Orsan y d é ten a it un  fief de l'église de Bâle. Sur les 
rochers de Frinv illier, Quiquerez signale l ’em placem ent 
d ’un castellum  qui dev ait com m ander le cro isem ent des 
deux voies rom aines secondaires de Petinesca  à A ugusta, 
pa r P ie rre-P ertu is , e t d ’E b u ro d u n u m  à Salodurum , pal
la Vy d ’Ë tra z  et le Galenweg (p la teau x  de Diesse e t de 
Vauffelin). Population : 1910,107 h ab . —  Voir T rou illa t.
—  A. D au co u rt : Diel. hist. —  Ja c ca rd  : Toponym ie. —
A. M ichaud : Contributions à l ’hist. de la seigneurie  
d’Orvin, p. 8. [H .J .]

F R I O L E T .  Fam ille  venue p ro b ab lem en t du Frio- 
lais en F ranche-C om té, fixée à  L a Sagne (N euchâtel) 
au  m ilieu du X V e s. Une b ranche , fixée au x  G cendres 
(ham eau  de la  Sagne) a  donné naissance à une fam ille 
D escœ udres. —  [L . M.] —  A M orat, une fam ille issue 
pro b ab lem en t de la  p récéden te , a  é té  reçue bourgeoise 
en 1637. P lusieurs de ses m em bres o n t occupé des 
fonctions im p o rtan te s  à  M orat au x  X V I I I e e t X I X e s.
—  1. D a n i e l , bourgm estre  de M orat 1781, ban n ere t 
1784; f  1787. —  2. F r i e d r i c h , 1838-1899, n o ta ire , 
p résiden t du tr ib u n a l du d is tr ic t du Lac, dép u té  au 
G rand Conseil. —  3. M a x , fils du n" 2, * 1878, D r ju r .,  
n o ta ire  e t a v o ca t à  M orat, dépu té  au  G rand Conseil 
1911-1921. —  Voir E ngelhard  : Chronik der Stadt 
M urten . — R enseignem ents de la  fam ille . [G. Cx.]

F R I Q U E S  ( L E S )  (C. F ribourg , D. B royé. V . D G S). 
P e tite  Com. de la  paroisse de Sain t-A ub in , appelée a u 
trefois Villars-les-Friques ou Villars-le-Petit, parce 
q u ’elle est con tigue  au village de V illars-le-G rand (Vaud) 
d o n t elle a  cep en d an t to u jo u rs  été  séparée. Les F riques 
firent p a rtie  ju sq u ’en 1443 de la  seigneurie de G rand- 
cour e t dès lors de celle de Sain t-A ubin . Ce village av a it 
su r les te rrito ires  de C onstan tine  et de Villars des droits 
de co p âtu rage  et de dîme qui causèren t de n om breux  p ro 
cès au  X V Ie s. E n 1758 une chapelle de sty le Louis XV 
y fut: co n stru ite . [ F .  B r ü l h a k t . ]

F R I S C H E N B E R G  (C. Sain t-G all, D. W erdenberg , 
Com. Sennw ald . V. D G S). C hâteau  e t seigneurie dans 
l’ancienne baronn ie  de Sax, qui dans la  seconde m oitié 
du X IV e s., passa , à la su ite  d ’un p a rtag e , au  baron 
U lrich -Jo h an n  I von Sax. F rischenberg  re s ta  dans cette  
fam ille p e n d an t tro is  g én éra tions. A la seigneurie de 
F rischenberg  a p p a rten a ien t le ch âteau  du m êm e nom , 
situé à  quelques m ètres au-dessous du ch âteau  fam ilial 
des Sax, e t les d ro its  de seigneurie su r le village de 
Sax. Lors de la guerre de Z urich, le ch â teau  fu t d é tru it 
par les Appenzellois au  com m encem ent de 1446 parce 
q u ’il a b r ita i t  une garnison au trich ien n e , e t la seigneurie 
fu t occupée. A près l ’affaire du couven t de R orschach, 
les A ppenzellois d u re n t le céder, le 10 février 1490, en 
m êm e tem p s que le bailliage de R h e in ta l, au x  cantons 
p ro tec teu rs  de l ’abbaye  de Sain t-G all (Zurich, Lucerne, 
Schw yz e t C laris), e t après la  guerre  de Souabe, le 
baron  U lrich von Sax, seigneur de F orstegg , le reçu t 
le 2 sep tem bre  1500 de la D iète pour services ren d u s d u 
ra n t  les hostilités . Il co n tinua  dès lors à  faire  p a rtie  
de la seigneurie de Sax comm e a v a n t le p a rtag e  de la 
fin du  X IV e s. [R. S c h e d l e r . ]

F R I S C H H E R Z .  Fam illes des can tons de Berne et de 
Schwyz.

A. C a n t o n  d e  B e r n e .  Fam ille  é te in te  de la  ville de 
B erne, venue de Zurich. —  1. D a v i d ,  fu t appelé à  Berne 
en 1532 comm e m aître  d 'a rm es e t reçu  bourgeois. 
—  2. D a v i d ,  fils du  n° 1, orfèvre, des D eux-C ents 
1572 ; f  1577. —  3. J o h a n n ,  fils du n» 2, * 1559, 
no ta ire  1581, des D eux-C ents 1588, bailli de Thor- 
berg 1621 ; f  1625. —  4. J o h a n n ,  fils du  n° 3, * 1587,
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le plus im p o rta n t rep ré se n tan t de la fam ille. N otaire  I 
1608, des U eux-C ents 1614, greffier de F rau b ru n n en  
1613-1617, du tr ib u n a l de la  ville 1618-1620, avoyer 
de T houne 1620-1626. Ici a p p a ru re n t les prem ières 
irrégu larités dans ses com ptes, que le Conseil t r a i ta  
avec beaucoup d ’indulgence. Frischherz e n tra  au  P e tit 
Conseil 1628, ban n ere t des m aréchaux  1629, h au t-ba illi 
de l ’Ile 1630-1633, du chap itre  1633-1636 ; presque 
constam m ent dépu té  à  la  D iète ; colonel du  rég im ent 
oberlandais 1630, m em bre du  Conseil de guerre  secret 
1633, l ’un  des Bernois les p lus riches e t les plus consi
dérés, au  co u ran t de to u s les secrets de l ’É ta t ,  dev in t 
tréso rie r des pays de langue a llem ande 1636. Cette 
fonction  le  p e rd it. La vérification  de ses com ptes à la 
S a in t-Jean  1639 fit découvrir des m anquem en ts, que 
le Conseil v o u lu t régu lariser à  l ’am iable. Mais Frischherz 
le p rit de h a u t  e t p a rla  de calom nie. Q uand le G rand 
Conseil se fu t à  l ’un an im ité  prononcé con tre  lui, il 
s ’enfu it à B ienne, puis à Bâte, p rit v io lem m ent à p a rti 
le gouvernem ent et v o u lu t sou m ettre  son cas aux  villes 
évangéliques. Lors d ’un voyage à Zurich, il fu t a rrê té  
à R heinfelden le 6 jan v ie r 1640 p a r le général H ans- 
Ludw ig von E rlach  e t condu it à  B erne. L ’enquête 
p ro u v a  un  d é to u rnem en t de 71 000 livres ; e t, circons
tan ce  accab lan te , on tro u v a  parm i ses papiers un feuillet 
sur lequel il a v a it  je té  des invectives contre le gouverne
m en t, ce qui selon les idées du tem ps é ta it  un  crim e de 
lèse-m ajesté. Il fu t condam né à  m o rt le 5 m ars 1640 et 
décap ité  ; le découvert de ses com ptes fu t recouvré  sur 
sa fo rtu n e . D ernier de sa fam ille. — S tü rle r : K rim i
nalprozess des Teutschs eckelmeister s H . F , —  A B  X . — 
L L .  —  B .-R . Fetscherin  : Der Prozess des Seckelm. Joh.
F . (mns. Bibl. de la ville de Berne). [ R .  F e l l e r . ]

B. C an to n  de S ch w y z . Fam ille  bourgeoise de Schwyz 
appelée aussi au trefo is H u s w i r t , ap
p a r te n a n t anciennem en t au  N euvier
te l. A rm oiries : écarte lé, au  1 e t 4 
de gueules au  F  d ’a rg en t, e t au  2 e t 3 
d ’a rg en t au  cœ ur de gueules. —■ 1. 
N i k o l a u s , cap ita ine  e t bailli de la 
M arche au  X V Ie s . —  2. G i l g , che
valier, chancelier du pays 1592-1605, 
bailli de Bellinzone e t de la  R iviera 
1610, v ice-landam m ann 1614, land- 
am m ann  1616, 1620, 1624 e t 1630, 

cap itaine  du pays 1626, sep ten ier du N euv ierte l 1627, 
f  1631. —  3. G e o r g ,  dép u té  à  la  D iète 1618. —• 4. 
H a n s - G i l g , chevalier, cap ita ine  au service de l ’E sp a
gne, chancelier du pays 1631, t  1633. —• 5. D i e t - 
h e l m , bailli de Bellinzone 1640, du Conseil, t  16 4 7 .— 
6. J o s e f - F r a n z , fils du n° 4, * 1620, du  Conseil, 
colonel q u a rtie r-m a ître  au  service de l ’E spagne, f  1665 
à E x trem es (P ortugal). —  7. J o h a n n - F r a n z , dépu té  
à la  D iète 1672. — 8. F r a n z - A n t o n , chancelier du 
pays 1711, t  10 m ai 1744. —  9. M a r z e l l , * 1766, 
colonel au  service du roi Jo sep h  d ’E spagne 1809, 
t  1826 à Ib ach . —  Voir M. D ettling  : Schwyzerische 
Chronik. —  L L .'  [M. D.]

F R I S C H I N G ,  von ( F r ü s g h i g ) .  Fam ille  pa tric ienne  
de la ville de B erne, qui p o rte  la  p a r
ticu le  depuis 1783 e t d on t le nom
dérive du  m hd. vrisching  =  agneau 
(S I I , 1332). A rm oiries : d ’or à un  
bélier de sable. Une seconde fam ille, 
non noble, m ais de m êm e origine, 
p o rte  d ’argen t au  bélier, e t tro is 
m onts de sinopie en p o in te . Des fa 
m illes de ce nom  so n t m entionnées 
au x  X IV e e t X V e s. dans diverses 
régions du can to n  de B erne ; u n  P e 

t e r  fu t  curé de G rafenried, de W ählern , e t p rév ô t de
D ä rs te tten  1396-1418. —  Les F risching bourgeois de
Berne de la  corporation  des bouchers, so n t p robab le
m ent originaires du  B as-S im m ental. —  1. I - I a n s ,  l ’aîné, 
des D eux-C ents 1476, bailli de Cerlier 1484 e t 1495, 
g rand  sau tie r 1490, bailli d ’A arbourg  1501, du Conseil 
1506, bailli de N idau 1513 ; t  vers 1530. Son fils —  2. 
H a n s ,  le cadet, m ercenaire déterm iné, em prisonné pour 
ce fa it en 1513, eu t sa fo rtu n e  confisquée en 1519. Capi
ta in e  en France  en 1521, il fu t l ’ob je t de poursu ites en 
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1522 et se réfugia  à  F ribourg  où il acq u it l ’in d ig én a t. E n 
1528 il s ’em ploya à  co m b a ttre  le soulèvem ent de l ’Ober- 
land  e t se d istingua  de telle  façon q u ’on lu i perm it de re 
tou rn er chez lui avec la  bann ière. Son fils —  3. H a n s , 
des D eux-C ents 1535, é ta it chef d ’un  corps franc dans 
l’expédition  au  P ay s de Vaud en 1536 ; prem ier bailli 
de M oudon, du Conseil 1542, bailli de L ausanne 1546, 
a cq u it la seigneurie de D aillens; t  1559. Son fils — 4. 
J o h a n n , 1548-1583, des D eux-C ents 1567, bailli de 
Morges 1576, laissa —  5. J o h a n n , 1569-1620, des Deux- 
Cents 1593, bailli de N idau  1603, du Conseil 1612, 
b an n ere t des bouchers 1613, in specteu r de la troupe  à 
T irano, y  fu t tu é  en 1620. — 6. J o h a n n , 1597-1638, 
fils du n" 5, des D eux-C ents 1627, bailli de N idau 1629. 
Son frère —  7. S a m u e l , 1605-1683, des Deux-Cents 
1629, g ran d  sau tie r 1634, bailli de T rachselw ald 1637, 
du Conseil 1646, ban n ere t 
1653, av o y er 1668. —  8.
J o h a n n , 1629-1671 , fils 
du n° 7, des D eux-C ents 
1651, bailli de Signau 
1661. —  9. S a m u e l ,  1638- 
1721, frère  du précédent, 
acq u it en 1709 la  seigneu
rie de R üm lingen ; des 
D eux-C ents 1664, avoyer 
de B erthoud  1670, colonel 
du p rem ier rég im ent vau- 
dois de l ’élite 1684, du 
Conseil 1685, d irec teu r du 
sel 1691, b a n n ere t 1694 et 
1712 ; h au t-co m m an d an t 
dans le P ays de Vaud 
1695, tréso rie r des pays de 
langue française 1701, p ré
siden t du conseil de guerre 
dans la  cam pagne de 1712, 
conduisit les Bernois à 
la v icto ire  à  V illm ergen; 
avoyer 1715. Il b â ti t  sa m aison à  la Jun lterngasse  (n° 59) 
e t fit rénover le ch âteau  de R üm lingen. — A D B . — 
Steiger : Les généraux bernois. —  Son fils —  10. J o h a n n , 
1668-1726, seigneur de R üm lingen, des D eux-Cents 
1701, bailli de Morges 1711, du Conseil 1721, ban n ere t 
1725; t  à Pise en m ission. —  11. R u d o l f - E m a n u e l , 
1698-1780, petit-fils du n° 9, seigneur de R üm lingen, 
des D eux-C ents 1735, bailli de K öniz 1750, du Conseil 
1754, ban n ere t 1756, 1763, 1767 e t 1778. —  12. J o h a n n , 
1597-1638, fils du n° 5, des D eux-C ents 1627, bailli 
de N idau 1629, laissa —  13. J o i i a n n - L u d w i g , 1627- 
1685, des D eux-C ents 1657, bailli d ’A arberg  1664. —  
14. A l b r e c h t , 1633-1702, frère du p récédent, des 
Deux-Cents 1664, am m anii de l ’hôtel de ville 1668, 
châtela in  de G essenay 1670. —  15. V i n z e n z , 1654- 
1728, fils du n° 14, des D eux-C ents 1680, bailli d 'In te r -  
laken  1693 e t de Chillon 1711. —  16. G a b r i e l , 1656- 
1735, frère du p récédent, des D eux-C ents 1680, avoyer 
de B erthoud  1692, du  Conseil 1708, in te n d a n t de l ’a r 
senal 1715, ban n ere t 1719, a cq u it en 1718 la  seigneurie 
de W yl. —  17. A l b r e c h t , 1687-1730, fils du n e 15, 
des D eux-C ents 1718, bailli de G ottstatt. 1723. Son 
fils — 18. A l b r e c i i t , 1720-1803, des D eux-C ents 1755, 
am m ann  de l ’hô tel de ville 1765, bailli de W angen 
1768. —  19. J o h a n n - R u d o l f , 1724-1778, frère du 
p récédent, des D eux-C ents 1755, bailli de Buchsee 
1762. —  20. V i n z e n z , 1689-1764, fils du n° 15, des 
D eux-C ents 1727, avoyer de T houne 1740, seigneur de 
W yl dès 1735. —  2 1 . 'G a b r i e l - F r i e d r i c h , 1731-1789, 
fils du n° 20, seigneur de W yl, des D eux-C ents 1764, 
bailli d ’A arw angen 1774. Son frère —  22. F r a n z - 
R u d o l f , 1733-1807, officier de la  garde suisse en H ol
lande, des D eux-C ents 1764, bailli du Val Maggia 1770, 
de S a in t-Jean  1780, châte la in  de W im m is 1793. — 23. 
K a r l-A l b r e c h t , 1734-1801, frère des deux précéden ts, 
des D eux-C ents 1764, av o y er de T houne 1774, du Conseil 
1780, b an n ere t 1782, tréso rie r des pays de langue alle
m ande 1786 ; adversa ire  de S teiger e t chef du p a rti 
de la  pa ix , p résiden t du  gouvernem ent provisoire en 
m ars 1798, m em bre du  Conseil exécu tif he lvétique 1800. 
—  A D B .  — G. I t te n  : Karl-Albrecht von F risching. —

Mars 1925

Sam ue l F r is ch in g .  
D ’après u ne  gravure  sur cuivre.  

(Bibl. Nat. Berne.)
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24. A l b r e c h t , 1735-1813, frère  du p récéden t, p rofes
seur de grec 1757, dém issionna en 1758, acq u it la 
seigneurie de B rem g arten  1765 ; des D eux-C ents 1775, 
bailli de L an d sh u t 1782, m em bre du P e tit  Conseil de 
la  ville dès 1804. —  25. J o h a n n - R u d o l f , 1761-1838, 
fils du  n° 22, des D eux-C ents 1795 e t dès 1803, landam - 
m an n  1801 e t m em bre du P e tit  Conseil h e lvé tique  
1802, la issa  R üm lingen  e t une grande fo rtu n e  à  son 
beau-fils F ried rich  von W atten w y l. —  26. G a b r i e l - 
F r i e d r i c h , 1762-1844, fils du n° 21, des D eux-C ents 
1795, v e n d it  la  seigneurie de W yl ; du  P e t it  Conseil 
1814-1831, p ré sid en t de l ’ad m in is tra tio n  de la  ville
1817-1831. —  27. F r i e d r i c i i - R u d o l f , 1833-1906, 
p e tit-fils  du n° 26, p e in tre  p ay sag iste . —  S K L .  — 
V oir en général L L .  — L L H .  —  M ülinen : B ei
träge H , a r t .  R üm lingen , W yl, Bremgarten.
—  T ürler : Junkerngasse, dans B T  I I ,  1 8 9 2 .—
A  GS. —  v. W erd t : Bürgerregister (m ns.). — 
Généalogies G rim er, M ülinen e t S tü rle r (m ns.).
—  Bürgerhaus X I I .  [H. M.]

F R I S C H K N E C H T .  Nom d ’une fam ille  trè s
rép an d u e  dans le can ton  d ’A ppenzell, ex is tan t 
dé jà  en 1423.—  1. H a n s - K o n r a d , de W a ld s ta tt ,
* en 1698, du G rand Conseil 1736-1771._ —
2 .  B a r t h o l o m e , de Schw ellbrunn, * en 1 7 0 6 ,  
du G rand Conseil en 1 7 4 3 .  —  3 .  J a k o b , de 
Schw ellbrunn. * en 1 7 0 8 ,  du G rand Conseil 
1 7 6 0 -1 7 7 0 .  —  4. J a k o b , de W a ld s ta tt ,  * 1 7 0 8 ,  
du G rand Conseil 1 7 4 4 - 1 7 8 1 . —  5. J o h a n n e s ,
* en 1709, de Schönengrund , du  G rand Con
seil 1755-1779. —  6. H a n s - K o n r a d , * en 1719, 
de Schw ellbrunn, du G rand Conseil 1766, cap i
ta in e  en 1768. — 7. J e r e m i a s , de W ald s ta tt ,
* en 1748, du G rand Conseil 1780. —  Voir L L .
—  L L H .  —  [ r . S c h . - B .] —  8. J o h a n n - K o n -  
r a d , de Schw ellbrunn, * en 1768, secrétaire  de 
com m une, p résid en t de com m une, b a n n e re t en 
1814, cap ita ine  général en 1816, lan d am m an n  
en 1822. Il est b ien  connu à  cause de sa lon
gue querelle avec le curé L eonhard  Hohl de 
W olfhalden, qu i fu t la source de nom breux  
procès. —  Voir A  J  1854. [A .  M.]

F R I S C H K O P F .  Fam illes du d is tric t de

m ont co rp o ra tio n  du Safran , engloba to u te s  les p rofes
sions de l ’in d u strie  du  b â tim en t e t un  grand  nom bre 
d ’a u tre s  m étiers ; s ’y  affilièrent aussi de nom breux  
hom m es d ’É ta t ,  des m édecins, des ecclésiastiques et 
des fem m es. E lle fo rm ait au trefo is la plus p u issan te  
co rpora tion  de m étiers de L ucerne. E n o u tre , quelques 
au tre s  professions, p a r  exem ple les pharm aciens, a ch e
tè re n t  le d ro it d ’en trée  à  la F ritschistube  (local de F r it-  
schi), située  de 1453 à  1586 sur la place du p e tit  q u a r
tie r, puis ju s q u ’à  la v en te  de la  m aison en 1836, en tre  
le m arché au x  vins e t la  Reuss, dans le g ran d  q u a rtie r.

D ans l ’ancienne L ucerne, on o rganisa d u ra n t des siè
cles deux grands cortèges costum és : 1. le cortège de 
F ritsch i (F ritsch izu g ), qui a v a it  lieu en arm es, conduit

Le cortège de F r i ts c h i , d'après u n e  l i thographie  de G. Wolf.
H ochdorf (Lucerne) m entionnées dès le X V e s. [ P . - x . W . ]

F R I S C H M A N N .  F am ille  bourgeoise de Bàie dès 
1545 e t é te in te  dans la  b ranche  m asculine en 1830 ; ses 
m em bres fu ren t au  X V IIe s. e t dans la prem ière m oitié 
du X V II Ie s., chaudronniers e t fab rican ts  d ’arm es 
blanches. —  1. M a r t i n ,  de S te in en stad t, bourgeois 
1545. — 2. D a n i e l ,  1728-1808, en tra  en 1751 au  service 
de la Com pagnie des Indes o rientales ; a ide-m ajor 
à  Cuddalore 1758, défendit la citadelle  de Sain t- 
George, collabora ac tiv em en t à  l ’expulsion des F rançais 
de l ’Inde et à la guerre qui su iv it con tre  les H indous ; 
lieutenant-colonel 1765, co m m an d an t d ’une province 
près du cap Com orin 1766, colonel e t com m andan t 
de M adras e t de la citadelle  de Saint-G eorge 1769, 
rev in t en E urope en 1770 ; m em bre du G rand Conseil 
e t du Conseil de ville à  Bàie. —- 3. A l b r e c h t ,  1774- 
1830, fils du n° 2, a d ju d a n t au x  hussards de la  Légion 
helvétique 1798, lieu tenan t-co lonel e t chef de la  cavale
rie de l ’É ta t  bâlois 1817. Arm oiries : d ’azu r à  un  trèfle 
de sinopie accom pagné en po in te  de tro is coupeaux du 
m êm e. —  Voir A utobiogr. du colonel D. F rischm ann  
(m ns. aux  Arch. d 'É ta t  de Bàie). [ A d r .  S t ü c k e l b e r g . ]

F R  I T A G . Voir F r e i t a g .
F R I T S C H ,  K a r l  v o n ,  * 11 novem bre  1838 à 

W eim ar, f  à  H alle 1906, D r ph il., géologue, p riv a t-  
docen t à l ’un iversité  de Zurich 1864-1867, puis p rofes
seur à F rancfort-sur-le-M ain  e t H alle . É c riv it à  Zu
rich  : Tenerife, geolog.-topo graph, dar gestellt, 1867 ; 
Geolog. Beschreib g. der Insel Tenerife., 1868; Das Gott
hard-Gebiet (Beiträge zur geolog. K arte der Schweiz 15). 
—  Voir Poggendorff : Handw örterbuch.—  G. v. W yss : 
Hochschule Zürich  1833-1883, p . 104. [H. Br.]

F R I T S C H I .  D epuis 1453, c ’est-à-d ire  depuis la 
fusion de la corpora tion  lucernoise des m arch an d s zum  
Sa fran , fondée vers 1300, avec celle des charp en tie rs  
e t des m açons, F ritsch i se rv ait à désigner les deux cor
po ra tio n s réunies. Peu à peu, la Fritschizunft, a c tu elle-

p a r les sociétés de F ritsch i e t de t ir ,  e t to u jo u rs  le 
« Je u d i gras ». F ritsch i e t sa fem m e, à  cheval, v ê tu s de 
blanc e t de b leu , m asqués en v ieillards, y  figuraient, 
accom pagnés de m usique e t de danses. Ce cortège eu t 
lieu ainsi ju s q u ’au 21 jan v ie r  1671, puis, ju s q u ’à  la 
fin du  X V I I I e s., on fit la  p lu p a rt  du tem ps a b s tra c 
tio n  du  « frère  F ritsch i ». D epuis 1803 le cortège est 
com posé de m asques accom pagnés de la  fam ille  F ritsch i 
d a n sa n t su r un  char. —  2. La H arnischschau  (revue des 
cuirasses), nom m ée plus ta rd  Landsknechtenum zug  
(cortège des lan sq u en e ts). C ette  inspection  d ’arm es 
a v a it  lieu  (à certaines époques to u s les d ix  ans) le se
cond m ard i de la  foire d ’oc tobre . Elle re v ê tit  une cer
ta in e  am p leu r lors de l ’affaire A m stalden , en 1478, e t 
d u ra  ju s q u ’en 1713. L a pop u larité  d o n t jo u issa ien t 
ces cortèges rappelle  les cortèges (T r io n fi)  d e là  R en ais
sance en Ita lie , qui fu ren t p a rticu liè rem en t en fav eu r au 
X V e s. Le « frère  F ritsch i»  à  L ucerne est une personnifi
ca tion , l ’expression allégorique d ’une jo ie  déb o rd an te , 
inspirée p a r la  glorieuse v icto ire  rem p o rtée  p a r le s  Con
fédérés à R agaz le jo u r  de S a in t-F rid o lin  (6 m ars) 1446. 
C ette  v ic to ire  te rm in a  trè s  h eu reu sem en t la  guerre  de 
Z urich. E lle fu t célébrée en vers p a r  H ans Ower, e t le 
Conseil e t la p o p u latio n  la  fê tè ren t encore longtem ps 
après les guerres de B ourgogne. Mais pour des ra isons 
de convenance, sa célébra tion  fu t  placée à  la saison 
du carn av al. Au X V e s. le « frère  F ritsch i » figura à 
p lusieurs reprises, hors du  can ton , lors de fê tes e t d ’a s
sem blées où l ’on fra te rn isa it, en tre  au tre s  dans les 
can tons d ’Uri, de Schwyz, d ’U nterw ald  e t en 1508 à 
Bàie. Du X V Ie s. à  1803, on p o rta  dans le cortège, sur 
une  civière, une grande  coupe double en buis, appelée 
F ritsch iko p f (coupe de F ritsch i), e t ornée de 50 arm oi
ries ; on s 'en  se rv a it pour verser le v in  d ’honneur. — 
Schilling : Chronik. —  R. C ysat : Collectanea B und  C. 
—  L iebenau : B r. Fritschi nach Legende und  Sage . —  
Sidler : Erinnerungsblätter. —  H aas : Geschichte, dans
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G fr. 64. — Bas. G I V .  —  S I  I, 1342. —  am  R h y n  : 
Der Frilschilcopf, dans Gfr. 77. —  P .-X . W eber : F ast
nacht und  Volkshumor im  alten Luzern. [p.-X . W.]

F R I T S C H I .  Fam illes des can tons d ’Appenzell et 
de Z urich. P rénom  peu fréq u en t ju sq u e  vers 1350, puis, 
dès la  fin du  X IV e s. nom  de quelques fam illes é te in tes 
de la  ville et de la cam pagne de L ucerne. D im inu tif 
de nom s d é b u ta n t p a r Fride  (F riedrich , F ridolin).

A. C a n to n  d’A p p en ze ll. Vieille fam ille encore très 
rep résen tée  a u jo u rd ’hui dans les R hodes-In térieures.
—  L L .  —  L L H .  [ R . S c h . - B . ]

B. C a n to n  de Z u ric h . Vieille fam ille de F reienste in  
(Zurich) où elle a p p a ru t à  Teufen dès le d éb u t du 
X V e s. e t d ’où elle essaim a dans la  con trée. Ce nom  
dérive du prénom  F ried rich . —  [J. F r i c k . ]  —  Des 
Fritsch i (Prischi) so n t m entionnés à Zurich et à 
W in te rth o u r au  X IV e s . — l .  B e n ja m in - F. Zinggeler, 
* 1842 à T eufen-F reienste in , in s titu teu r , puis d irec teur 
d ’une re to rderie  de soie. Il acq u it en 1877 l ’im prim erie 
du W ehntaler à D ielsdorf, fonda en 1878 les Freie 
S tim m en vom Uto, q u ’il ré u n it au Zürcher Volksblatt, 
acheté  en 1881. Il conserva ce dern ier t i t r e  au  nou
veau  jo u rn a l. Député au  G rand Conseil 1875-1878, con
seiller com m unal d ’Aussersihl en 1881, il fu t un  des 
g rands p a rtisan s de la fusion des com m unes su b u r
baines à Zurich. P ub lia  en 1887 Die V ereinigung von 
Zürich  und  A u s  gemeinden. Son a c tiv ité  lu i v a lu t le 
surnom  de Vereinigungsdiktator. Membre du Conseil 
com m unal 1893-1914 ; f  16 novem bre 1916 à Locarno.
—  ZW G hr. 1916. —  Zurlinden ; Hundert Jahre. —  2. 
F r i e d r i c h , * 5 décem bre 1851 à H e itlingen , in s titu 
te u r  p rim aire à Enge 1874, m aître  secondaire à  Neu- 
m iinste r 1884-1902, m em bre de la Com mission scolaire 
cen trale  de Zurich, p résiden t du synode scolaire 1898- 
1900, m em bre du Conseil de l ’in stru c tio n  publique dès 
1897, réd ac teu r de la Schweiz. Lehrerzeitung  e t de la 
Schweiz. Pädagog. Zeitschrift dès 1890, p résiden t de la 
société suisse des in s titu teu rs  dès 1895, conseiller n a tio 
nal 1902-1919 ; t  29 ju in  1921. —  Z P  1921, n° 157.
— ZW G hr. 1903. — Z S tG . —  A rchives de W in te r
th o u r. [L. F o r r e r . ]

F R I T Z .  Fam ille  é te in te  de la ville de Coire, ori
ginaire de Ruffle (R overedo). J o h a n n - B a p t i s t  ac
q u it la bourgeoisie de Coire 1631. Arm oiries : p a rti 
de sable à deux flèches d ’or passées en sau to ir ac
com pagné de q u a tre  carreaux  du m êm e, e t d ’or à 
tro is pals de sable (v a rian te  chez A m stein). —  1. 
S i m o n ,  p o d e sta t de T irano 1655, com m issaire de Ghia- 
venna (encore au  nom  du Misox) 1663. —  2. J o h a n n -  
B a p t i s t ,  in te n d a n t des tra v a u x  publics de la  ville 
1683-1689, du  Conseil d u ra n t q u a tre  décades, am m ann 
de la  ville 1705-1711, m em bre du trib u n a l de la ville et 
p rév ô t de corpora tion  ju sq u ’en 1703, figure comme 
p rév ô t des vignerons e t ban n ere t dans le v itra il de 
cette  co rporation  (1678 ou 1684) au  m usée de Cluny à 
Paris (rep rodu it au  m usée rhé tiq u e). —  3. M a r t i n ,  
p rév ô t des boulangers 1710-1725 ; m em bre du P e tit 
Conseil de la ville. —  Voir M. Valèr : Gesch. des Chuter 
Stadtrats, p. 113. —  A H S  1906, p . 125. [L .J.]

F R I T Z ,  H erm an n ,  * 3 sep tem bre 1830 à  Bingen 
(R hénanie), m aître  de m ath ém atiq u es et de dessin 
technique à l ’École po ly techn ique  fédérale de Zurich 
1859, professeur de 1872 à  sa m o rt le 16 ao û t 1893, 
bourgeois de Z urich 1881. Il s ’occupa de physique 
cosm ique. P rincipales œ uvres : Die Perioden der Son
nenflecken, des Polarlichts und  E rdm agnetism us, 1866- 
1867 ; Verz. beobachteter Nordlichter, 1873 ; Die B e
ziehungen der Sonnenflecken zu den magnet, und meteo- 
rolog. Erscheinungen der Erde ( trav a il doublem ent cou
ronné p a r la  société hollandaise des sciences de H aarlem  
1878) ; Das Polarlicht, 1881 ; Hilfsbuch fü r  gewerbl.,insb. 
M etallkonstruktionen, 1887 ; Die wichtigsten period. E r
scheinungen der Meteorologie u . Kosmologie, 1889. — 
Voir Vierteljahrsschrift der nat. Ges. Zürich  39, p. 377.
—  S B  2 2 ,n ° 7 . N Z Z  1893, n° 233. —  Chronik N eu
m ünster, p . 486. —  Poggendorff : Handwörterbuch, 3 et 
4. —  GEchsli : Festschrift E . T. H . — Renseignem ents 
du  D r H erm ann F ritz  à Zurich. [H. B r u n n e r . ]

F R I T Z ,  G a s p a r d ,  violoniste e t com positeur gene
vois 1716-1783, fils de Jost-P h ilip p e  (de Zeli en H ano

vre , m usicien reçu  h a b ita n t de Genève en 1722). Élève 
de son père et de Somis à T urin , il dev in t un  v irtuose  au 
ta le n t v igoureux  e t expressif. On a re tro u v é  la trace  de 
six séries de ses œ uvres, sonates pour q u a tre  in s tru 
m ents, sonates pour violon, pour deux violons, sym 
phonies et un  concerto pour clavecin. Quelques-unes 
on t été re trouvées dans les bib lio thèques de Londres, 
U psal, Schwerin, une seule au  C onservatoire de m usique 
de Genève. [c. R.]

F R IT Z S C H E . Fam ille  d ’origine allem ande. —  1. 
O t to - F r id o l in ,  * 23 sep tem bre 1812 à D obrilugk 
(Basse-Lusace), professeur ex trao rd ina ire  de théo lo
gie à Zurich, professeur ordinaire 1842, d irec teu r de la 
b ib lio thèque can tonale  1844, D r theol. h . c. de l ’un i
versité  de H alle 1841. On lui doit une série d ’éditions 
de tex te s  (écrits apocryphes de l ’Ancien T estam en t, 
anciennes versions grecques e t la tin es , anciens écrits 
de l ’Ancien e t du N ouveau T estam en t, etc .). Il s ’occupa 
de ré im prim er la Confessio Helvetica posterior e t écriv it 
un  ouvrage su r Glareanus, sein Leben und seine Schrif
ten. Avec C.-L.-W . G rim m , il donna en 6 volum es un 
Kurzgefasstes exegetisches Handbuch zu  den alttestament- 
lichen A pokryphen. 5 fois doyen de la facu lté  de théo lo
gie, recteu r de l ’u n iversité  1866-1868, bourgeois d ’hon
n eu r de Z urich e t D r ph il. h . c. de l ’u n iversité  1887. Il 
p r it  sa re tra ite  en 1893; t  10 m ars 1896. —  S T Z  1896.
—  2. H a n s , petit-fils du n° 1, * 1882, D r ju r .,  p rofes
seur ordinaire du d ro it de procédure  et de d ro it com 
paré  à  l ’un iversité  de Zurich 1924. [L. F o r r e r . ]

F R IZ Z I. Fam ille  tessinoise originaire de Minusio. —
1. D om enico , * 1762, sous-préfet n a tio n a l pour le d is
tr ic t  de Locarno 25 ju ille t 1800, député  à ia  D iète can to 
nale 1801 e t 1802 ; m em bre de la Commission provisoire 
pour l ’o rgan isation  du can ton  1803. D éputé  au G rand 
Conseil 1803-1815, v o ta  en 1811 contre la cession du Sud 
du Tessin à N apoléon, f  13 avril 1825. —  2. G iuseppe, 
a rch itec te  e t ingénieur, * 1798, f  13 octobre 1831 à 
M ontafia (près d ’A sti). Ingénieur en 1825, il fit les 
p lans de la  place du Pô à  Turin  e t des palais qui l ’en
v iro n n en t, ainsi que de l ’église de la G ran M adre di 
Dio. V écut presque to u jo u rs  à  T urin . —  3. S o fia , 
fille du n° 2, f  1869, fit des tab leau x  pour différentes 
églises de T urin . — 4. A m brog io , neveu  du n° 2, * à 
T urin  1841, f  en nov. 1898. C o m b attit comme officier 
les b rigands du  Sud de l ’Ita lie  et fit la cam pagne de 
1866 con tre  l ’A utriche. R en tra  en 1870 au  Tessin, 
fu t dépu té  à  la  C onstituan te  en 1892, puis au Grand 
Conseil. —  Bianchi : A rtis ti ticinesi. —  S K L .  —  A S H R .
—  B Stor. 1895. — F ranscin i-P eri : Storia della Svizzera 
italiana. —  Baroffio : Dell’Invasione francese. [C. T .]

F R IZ Z O N I (rom . F r i z z u n ) .  Fam ille de Celerina 
(Grisons). —  1. K a s p a r ,  vers 1640-1707, p a steu r de 
Celerina 1667-1679, puis de Sam aden. P rem ier t r a 
d uc teu r du Catéchism e de H eidelberg en lad in  (Il  
Christian Catechisem... da Heidelberg, Scuoi 1686 et 
A ugusta  1722). —  2. J a k o b ,  * 1682, pasteu r à  M athon 
1705-1709, Sils (Dom leschg) 1709-1726, Sils (Engadine) 
1726-1747, Celerina 1747-1750, doyen de la  Ligue de 
la M aison-Dieu ; f  28 sep tem bre 1758. —  3. J o h a n n -  
BA R T I S T A ,  * 1726, p a s teu r de Bondo 1748-1758, puis 
de Celerina ; chef du p a r ti des frères m oraves au  sy
node, l ’un  des m eilleurs poètes religieux de langue ro 
m anche des Grisons ; a u te u r de quelques œ uvres d ’édi
fication, p ub lia  en 1765 le volum e de chan ts d ’église 
Chanzuns spirituelas, en usage ju sque  bien a v a n t dans le 
X I X e s. (2e éd. 1840) ; t  29 novem bre 1800. — 4. 
A n t o n ,  se re n d it à Bergam e à la fin du X V II Ie s. et 
y  fonda une grande m aison de comm erce. —  5. T h o 
m a s ,  frère  du n° 4, 1760-1845, sourd-m uet, p o rtra itis te , 
recherché et adm iré  su r to u t à  cause de son infirm ité, 
v écu t de préférence à  Bergam e avec son frère. -— 6. 
F r i e d r i c h ,  fils du n° 4, * 18 ju il. 1807 à  Bergam e, 
dirigea le com m erce de son père. Il possédait une riche 
collection de tab leaux , et dans sa m aison descen
d a ien t les plus im p o rtan ts  pein tres et. poètes allem ands 
qui se ren d aien t en I ta lie . Ami particu lier de P la ten , 
il publia  au  50e ann iversaire  de celui-ci un  choix de 
ses poèmes ; t  8 févr. 1893. Les descendants de 
ses deux frères aînés o p tèren t pour l’ind igénat i ta 
lien [J.-R . T r u o o  ]
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F R O  B E N  ( F r o b e n i u S ) .  Fam ille  orig inaire de 
la  F rancon ie , reçue à la bourgeoisie de Bàie en 1490, 
en la  personne de —  1. J o lia n n ,  1460-1527, l ’im p ri
m eur le p lus m a rq u a n t de son tem p s. Ami d ’Erasm e 
de R o tte rd a m , il trav a illa  p e n d an t quelque tem p s avec 
Jo h a n n  A m erbach  e t Jo h a n n  P é tr i. 11 eu t comm e 

co llab o ra teu rs , en q ualité  de correc
te u rs , B eatus R h enanus, Pellican  et 
C apito  e t pour les illu stra tio n s Urs 
G raf e t H ans H olbein. F rohen  a im 
prim é : une  Bible latine  1491, le Nou- 
veau Testament grec d ’E rasm e 1496 ; 
puis, avec la co llabora tion  d ’E rasm e, 
une éd ition  des Pères de l 'É g lise  en 
la tin , une édition  des écrivains la tin s  
p rofanes (P line, T acite , T érence), une 
gram m aire  h éb raïque  avec d ic tio n 

na ire , de S ébastien  : M ünster, e t, en p rem ier lieu, les 
œ u v res d ’E rasm e, qui l ’in fluencèren t de te lle  sorte

q u ’il n ’im prim a pas d ’é
c rits  lu th é rien s . —  2.
H i e r o n y m u s , 1501-1563, 
fils du  n° 1, p r it  la  su ite  
de l ’im prim erie, de con
c e rt avec son beau-père, 
Jo h a n n  H erw agen, e t son 
beau-frère  N icolaus Epis- 
copius. L ’im prim erie  F ro 
hen tra v a illa  co n stam 
m en t e t a v a n t  to u t  à 
l ’im pression des œ uvres 
d 'E ra sm e . —  3. A m b r o 
s i u s , 1539-1602  e t — 
4. A u r e l i u s  -  E r a s m u s , 
1539-1587, fils du n° 2,
fu re n t de m êm e im p ri
m eurs . —  5. E m a n u e l ,
1640-1685, a rriè re -p e tit-  
fils du  n° 4, châte la in  
de B enken (B âle-C am pa- 
gne), écuyer du  grand  
É lec teu r de B randebourg , 
t  à  la b a ta ille  de F ehr- 
bellin en 1675. A rm o i

ries : I . de gueules à  l ’étoile à  six ra is d ’or, chapé 
ployé d ’a rg e n t;  I I .  d ’azu r à deux  m ains issan t de 
nuages e t te n a n t  un  caducée som m é d ’un pigeon.
La m arque  d ’im p rim eu r est id en tiq u e  à  ces dernières.
—  Voir généalogie dans B Z  17. —  A D B . — P. H eitz  
e t Chr. B ernoulli: Basler Bücherm arken. —  Catalogue 
des ouvrages im prim és p a r P roben  dans S tockm eyer et 
R eber : Beilr. zur Basler Buchdrucker gesch. [C. lXo.l 

P R O B E N I U S ,  G e o r g ,  * 26 octobre  1849 à Berlin, 
D r ph.iL., professeur de m ath ém a tiq u es  à  l ’École po ly 
tech n iq u e  de Zurich  1875 e t à  l ’u n iv ers ité  de B erlin  de 
1892 à sa m o rt, 3 ao û t 1917. A u teu r de nom breuses 
pub lications, su r to u t dans le Journal f. d. reine und  
angewandte M ath, de Creile, les Göttinger Nachrichten  
e t les Berliner M onatsberichte. —  Voir Vierteljahrs
schrift der n a tu r f .G e s .  Zürich  62, p . 719-722. — 
Poggendorlf : Handwörterbuch 3 e t 4. —  Œ chsli : Fest
schrift E . T . H . [ H .  R r . ]

F R O B U R G ,  F R O H B U R G  (C. Soleure, D. O lten, 
Com. T rim bach. V. D GS). R uines de ch âteau  e t ancienne 
seigneurie, berceau d ’une fam ille com tale du m êm e 
nom . Vroborc, 1114 ; Froburc, 1124. On ne sa it quand  
le ch âteau  a été co n stru it, p ro b ab lem en t au  X I e s. 
Sur son em placem ent se tro u v a it u n  refuge p réh isto rique. 
Le ch âteau  a été vendu  en 1307 au  com te R odolphe de 
N euchâtel-N idau, e t d é tru it pa r le trem b lem en t de 
te rre  de 1356. E n  1666, on n ’en v o y a it que quelques 
pans de m ur. La seigneurie de F roburg ,' qui com prenait 
les villages de T rim bach, W isen, Isen ta l, H auenstein , 
et p robablem ent aussi W inznau, passa égalem ent en 
1307 à R odolphe de N euchâtel-N idau. Le dernier de 
ce tte  fam ille, R odolphe IV, céda la seigneurie de P ro
li u rg  au  duc d ’A utriche, de qui il la re p rit en fief en 
1375. Il m o u ru t la m êm e année, e t la seigneurie passa 
à Sigm und I I  von T ierstein  ; en 1418, I ila ran n a  von 
T ierstein  a p p o rta  F roburg  en do t à  son m ari, H ans-

F riedrich  von Falkenste in . E n 1458, la  ville de Soleure 
en fit l ’acquisition  avec la seigneurie de Gösgen. Au 
m om ent de la R éform ation , les an ab ap tis te s  se réu n i
re n t à F ro b u rg  en 1531. —  M erz: Burgen des Sisgaus
I I .  —  Eggenschw iler : Terril. Entw . [L .  M.]

F R O B U R G .  Fam ille com tale qui posséda des biens 
é tendus dans le B uchsgau, le Sisgau, en Alsace, dans 
le B risgau, en B ourgogne, en Argovie, etc ., ainsi que 
le lan d g rav ia t du B uchsgau. Arm oiries : d ’or à l'aigle 

de v a ir arm ée de gueules. Les p re 
m iers m em bres connus sont V o l m a r  
en 1076, e t W o l f r a d ,  qui é ta it m oine 
de S a in t-A lban, f  av . 1096. —  1. 
A d a l b e r o ,  cité de 1090 à  1145, com te 
de F roburg  1114, d ’A arbourg  1123, 
fonda avec ses fdsV olm ar et Ludwig, 
le 2 m ars 1145, le couvent de Schön
ta l, de l ’ordre de Saint-B enoît. — 
2. A d a l b e r o ,  p rieu r de Saint-B iaise, 
abbé de N im bourg 1130, évêque de 

B àie 1133. f  1137 en Ita lie . —  3. O r t l i e b ,  prévô t 
de la ca théd ra le  de Bàie, succéda au  n° 2 comme 
évêque de Bâle en 1137, se re tira  en 1164. t  1167. 
Il assista  au  concile de L a tran  en 1139 et pa rtic ip a  
à la seconde croisade en 1147-1148. —  4. L u d w i g ,  
succéda au  n° 3 comm e évêque de Bâle en 1164, fu t 
déposé en 1179 p a r le concile de L a tran . —  5 et 6. 
A n n a ,  fu t abbesse de Olsberg de 1160 à 1180, et 
G e r t r u d  de 1180 à  1196. —  7. A r n o l d ,  abbé de 
M urbach 1194-t 1216. —  8. L u d w i g  I I I ,  cité de 1201 
à sa m o rt, 1259, souche de la branche de Zofingue. 
P ro p rié ta ire  du célèbre onyx de Schaffhouse. —  CEri : 
Onyx. — 9. H e r m a n n ,  frère du n° 8, souche d e là  branche 
de W aldenburg , cité dès 1201. t  1237. —  10. A l b e r t ,  
frère du n° 9, p rév ô t de Zofingue 1226-1235, adm in is
tra te u r  de M urbach 1235-1243.

Branche de Zofingue. —  11. H e r m a n n , fils du n° 8, 
f  1254, épousa la dernière des A lt-H om berg et p rit 
dès 1243 le t it re  de com te de H om berg. Souche de la 
fam ille de N eu-H om berg . —  12. R u d o l f , frère du 
n° 11, p rév ô t de Zofingue 1242, de B erom ünster 1255, 
chanoine de Bâle 1262. f  28 sep tem bre 1272. —  13. 
L u d w i g , cité de 1280 à 1307, v en d it Zofingue à l ’Au
trich e  en 1295, e t en 1307 F roburg  et sa p a r t  du lan d 
g ra v ia t du B uchsgau à R odolphe de N euchâtel-N idau. 
—  14. M a r k w a r t , chanoine de Zofingue. f  26 novem 
bre 1317, dernier de sa b ranche.

Branche de W aldenburg. —  15. V o l m a r , cité  dès 
1280, t  20 jan v ie r 1320, landgrave  du B uchsgau, vend it 
en 1299 A arbourg  à  l ’A utriche. —  16. J o h a n n , fils 
du n° 15, cité de 1318 à  1366, landgrave  du B uchsgau, 
v en d it en 1336 le v ieux  B echbourg. Bourgeois de So
leure. —  17. H e r m a n n , frère du n° 16, cité dès 1320, 
t  19 octobre 1367, dernier de sa fam ille. Com te de 
F roburg , puis conventuel à  S a in t-U rbain  1336, abbé 
dès 1356. —  Merz : Burgen des S isgaus  I I .  —  E g 
genschw iler : Territ. E ntw icklung. [L .  M.]

FRCEBEL.  Fam ille  a llem ande, originaire de T hu- 
ringe, qui a  donné —  1. F r i e d r i c h , * 21 av ril 1782 
à  O berw eissbach (Sch w arzb u rg -R u d o lstad t), c réa teu r 
des ja rd in s  d ’en fan ts. Il trav a illa  à F rancfo rt-su r-le - 
Main dans une école m odèle dirigée p a r G runer, élève 
de Pesta lozzi, e t se re n d it  en 1805 pour quinze jo u rs  à 
Y verdon . D evenu p récep teu r dans une fam ille, il 
o b tin t des p a ren ts  l ’a u to risa tio n  de se ren d re  avec ses 
pupilles dans l ’in s t itu t  de Pestalozzi, où ils dem eurè
re n t de 1808 à 1810. F röbel y  enseignait e t s ’efforçait 
d ’ap p liq u er les idées du m aître  q u ’il ad m ira it. Des d i
vergences d ’idées en tre  les m aîtres  de l ’in s t i tu t  d ’Y ver
don l ’en firent p a r tir .  A près p lusieurs années, d u ra n t 
lesquelles l ’é tab lissem en t fondé p a r  lui à K eilhau  souf
fr it  de l ’e sp rit de liberté  qui y  rég n ait, il fu t ram ené 
en Suisse p a r ses re la tions avec X av er S chnyder von 
W artensee, qui m it le ch âteau  de W artensee à  sa d ispo
sition . Le Conseil d ’éducation  lucernois sa lua  le nouvel 
é tab lissem en t, qui s 'o u v rit au  p rin tem p s 1831, p a r une 
le ttre  de b ienvenue, m ais les a tta q u e s  de la presse, qui 
dégénérèren t en polém iques, lui ren d iren t la vie pénible. 
Les p a rtisan s  de F röbel à W illis au lui fac ilitèren t, 
à P âques 1833, le tra n s fe r t de son in s titu tio n  dans le

J o h a n n e s  Frohen.  
D'après  u ne  gravure sur cu ivre  

de 1795 de R. Hi ibner.  
(Bibl. Nat .  Berne. )
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ch â teau  de ce village. E n  1835, il d ev in t d irec teur d ’un 
in te rn a t, créé selon ses p rincipes p a r le gouvernem ent 
bernois, à  B erth o u d , auquel se ra tta c h a ie n t aussi des 
cours de perfec tionnem en t pour in s titu teu rs . Des raisons 
de san té  l ’obligèrent à  re to u rn e r en A llem agne l ’année 
su iv an te . Son neveu , F e r d i n a n d , son bras d ro it à  
W artensee e t à  W illisau, d ev in t en 1841 d irec teu r de 
l ’o rp h e lin a t de B erth o u d  e t y m o u ru t le 21 décem bre 
1851. F ried rich  Fröbel m o u ru t le 21 ju in  1852 à  M arien
th a l  (T h u rin g e ) .—  J .  P rü fe r :  F .F .  dans A u s N atur

und Geisteswelt 82. — 
N bl. H ilfsges. W interthur  
1870, 1875, 1894. —  B rief
wechsel zwischen F . F . und
H . Schnyder von W arten
see. — A. Bellon : F . et 
M ontessori, dans A nnuaire  
de l ’instr. p u l l ,  en Suisse, 
1923. — 2. J u l i u s ,  neveu 
du n° 1, * 16 ju ille t 1805 
à Griesheim  (Schw arz
burg  - R u d o ls tad t ) ,  D r 
phil., m aître  de géogra
phie, d ’h isto ire e t de scien
ces n a tu re lles à l ’école can 
to n a le  de Z urich 1833, en 
m êm e tem ps p riv a t-d o - 
cen t de m inéralogie à l ’uni- 
versité  ; professeur e x tra 
ord inaire  1834. Il p ub lia  
en 1840 Reise in  die weniger 
bekannten Täler... der pen- 
ninischen A lp en . Il se fit 

n a tu ra lise r suisse en 1838, m ais renonça  à  sa nouvelle 
n a tio n a lité  en 1851 ; s ’in té ressa  v ivem en t aux  agisse
m en ts des réfugiés a llem ands en Suisse e t fonda en 
1840, avec l ’éd iteu r H egner de W in te rth o u r, le Litterc- 
risches Comptoir à  Z urich e t W in te rth o u r. L ’in te rd ic 
tion , d ’abord  p artie lle , puis to ta le  en 1845, de to u tes  
les pub lica tions du Litterarisches Comptoir en A llem agne 
ru in a  ses in itia teu rs . Il fu t  tran sféré  à  Leipzig, où 
Fröbel ém igra en 1846. t  à Z urich, 6 ju in  1893. — 
J .  F rö b e l: E in  Lebenslau f (au tob iograph ie). — 3. T h e o 
d o r , frère  du n° 2, * 11 ju ille t 1810 à Griesheim , 
ja rd in ie r de l ’un iversité  de Z urich 1834-1841, fonda en 
1835, au  Seidenhof, avec H einrich  W ü rth , le prem ier 
é tab lissem en t zuricois d ’h o rticu ltu re , que ses descen
d an ts  tien n en t encore, f  3 octobre 1893. — N Z Z  1893, 
il" 283. — 4. O t t o , fils du n° 3, * 27 février 1844, é tud ia  
l ’h o rticu ltu re  à Gand e t à M etz, associé en 1875 et suc
cesseur de son père en 1890. Ja rd in ie r  ém inent, il o b tin t 
to u te  une série de nouvelles v a rié tés  de p lan tes . D en
drologue rép u té  e t excellent paysag iste , il fu t  souven t 
appelé à  faire  p a rtie  de ju ry s  à l ’é tran g er (P aris, Gand, 
Cologne). Il o b tin t à  l ’exposition n a tio n a le  de Genève 
le p rix  Esto lla  e t 21 au tre s  récom penses, t  28 aoû t 
1906. —  V S N G  1906. [ L .  F o r r e r . ]

F R Œ H L I C H .  Nom  de fam ille des can tons d ’Argo- 
vie, Bâle, Soleure, T hurgovie e t Zurich.

A. C an to n  d 'A rg o v ie . F r ŒHLICH, F r œ l i c h . A n
cienne fam ille de B rugg, qui donna au x  X V IIe et 
X V II Ie s. p lusieurs avoyers à cette  ville, e t aussi 
quelques ecclésiastiques. —  L L H . ■— Arm oiries : de sable 
au  lion con tourné d ’or te n a n t une étoile d ’a rg en t ac
com pagné en po in te  d ’une étoile du m êm e. —  1. H e i n 
r i c h , officier en F rance, 1722-1802, écriv it une re la tion  
de ses cam pagnes en F landre  ju s q u ’à la guerre  de Sept 
ans. —  S. H euberger : Chevalier F . von Brugg. ■— 2. 
E m a n u e l , p ré fe t de d is tric t sous la  R épublique hel
v é tiq u e .—  A S T IR .— 3. A h r a h a m - E m a n u e l ,  pasteu r, 
professeur e t écrivain , * 1er février 1796, consacré 1817, 
m aître  à  l ’école la tin e  de B rugg e t p a s teu r à M önthal, 
ne fu t pas élu p a s teu r de B rugg aux  élections de 1823 
à  cause de ses opinions rad icales. Les fru its  de sa dé
ception  fu ren t les Hundert neue Fabeln  (1825 ; nou
velle édition  illustrée  p a r M artin  D isteli, en 1829). 
C ette  pub lica tion  fu t suivie des Schweizerlieder, 1827. 
Professeur de langue a llem ande à l ’école cantonale  
d ’A arau  1827, rec teu r de cet é tab lissem en t 1832-1833. 
R éd ac teu r de la  Neue Aargauer Zeitung  1831-1835,

il p r it  p a r t,  du côté des conservateurs ce tte  fois, aux  
lu tte s  po litiques de ces années, ce qui lu i fit p e rd re  son 
poste de professeur au x  élections de 1835 e t em pêcha 
que sa n o m ination  au  poste  de p as teu r de K irchberg  fû t 
ra tifiée . P rem ier m aître  e t rec teu r de l ’école de d is
tr ic t  d ’A arau  1836. t  1er décem bre 1865 à  Gebensdorf. 
L ’u n iv ers ité  de Bâle lu i décerna le t i t r e  de D r h . c. 
p our sa collection choisie de Psalm en und geistliche 
Lieder, 1844. Il pub lia  en ou tre  des nouvelles, ainsi 
que des poèm es épiques 
e t ly riques : Der junge  
Deutsch - M ich e l, 1843 ;
Trostlieder, 1851 ; Ulrich 
Zw ingli, 1840 ; Ulrich von 
Hullen, 1845 ; Joh. Calvin,
1864. —  Voir R ob. Fasi :
A .-E . Fröhlich. —  A D B .
—  4. T h e o d o r , frère  du 
n° 2, 1803-1836, m usicien 
e t com positeur, m it eil 
m usique les Schweizerlic- 
der de son frère e t colla
bora  à  sa collection - de 
psaum es e t chan ts re li
gieux pour le p sau tie r de 
l ’église argovienne. —
A D B .  —  5. L o r e n z , a r
tis te -p e in tre , * 1820, t r a 
vailla  dès 1845 à Copen
hague où il fu t professeur 
à  l ’académ ie des B eaux- 
A r ts .—  S K L .  —  6. F r a n z ,
* 4 novem bre 1849 à B rugg, D r phil., philologue 
classique, m aître  au gym nase, a u te u r  de plusieurs 
é tudes su r l ’a r t  de la  guerre chez les R om ains, César, 
etc. L iste dans H ardung  : Litteralurkalender 1893. — 
P our les F röhlich  de B aden vo ir Merz : W appenbuch  
von Baden. [h . Tr.]

B. C a n t o n  de B â le . Une fam ille F r œ l i c h  acqu it la 
bourgeoisie de la ville de Bâle avec U l r i c h ,  de P lauen  
(Saxe), no ta ire  im périal, poè te , t  1610. — Voir L L . — 
L L H . [L. S.]

C. C a n t o n  de S o le u re . Fam ille é te in te  de la ville 
de Soleure, issue de W i l h e l m ,  de Zurich, qui dev in t

bourgeois en 1544. Arm oiries : coupé 
au  1 de sinopie à deux roses d ’argen t 
boutonnées d ’or ; au 2, échiqueté d ’a r 
gen t e t de sable. — W i l h e l m ,  voir 
sous E . C a n t o n  de Z u rich . —  Voir 
L L . —  Bestallungsbuch. [v. V.]

D. C an ton  d e  T h u r g o v i e .  —  F k c e h -  
l i c h .  Fam ille bourgeoise de nom 
breuses com m unes des d istric ts de 
Diessenhofen, Frauenfeld , K reuzlin- 
gen, M ünchwilen et S teckborn . — 

Voir Ja k . Fröhlich  et U. G raf : Gesch. der Farn. Fröh
lich und Graf. —  L L H . — [ S c h . ]  — J u l i u s ,  * 1836 
à  F rauenfeld , in s titu teu r à  Sirnach en 1855, à l ’école 
catholique de Schalïhouse en 1859, t m ployé aux  chem ins 
d e fe r  1861, d irecteur et v ice-président d e là  direction 
du chem in de fer du N ord-E st à Zurich 1880-1901 ; il 
jou issait d ’une grande au to rité  en m atière  de ta r if  et 
fu t délégué à de nom breuses conférences in te rn a tio 
nales. t  2 février 1902. — N Z Z  1902. n" 35. —  ZW C hr. 
1902, p. 41. [H. Hr.]

E . C a n t o n  d e  Z u r i c h .  FRŒHLICH, F r œ l i c h ,  prim iti
vi m en t aussi Fróli. — I. Vieille fam ille d ’avoyers de 
Bülach, p robablem ent originaire de H ochfelden, où elle 
est citée dès 1369. —  l . H a n s ,  avoyer 1533 et 1539 ; il 
est p eu t-ê tre  iden tique au  H ans qui p rit p a r t  à la 
cam pagne du 1 iém ont de 1551 à  1553 sous les ordres de 
W ilhelm  Fröhlich. — 2. A n d r e a s ,  am lm ann  du cou
v en t de R heinau à  B ülach 1656-1680. — 3 .  H a n s ,  
secrétaire  de ville de B ülach, tém oin de 1692 à 1712 ; 
son sceau porte  les arm es de la  famille noble Fröhlich 
de Soleure. —  Voir archives d ’É ta t  de Zurich. —  II . 
Fam ille de la ville de Zurich, appelée F r œ l i  en 1332, 
F r œ l i c h  dès 1357. H a n s ,  boucher, de Neerach, bour
geois le 11 février 1437 ; S e b a s t i a n  m eunier, de 
Lommis en Thurgovie, bourgeois le 7 m ars 1573. —•

Friedrich  Fröbel.  
D ’après u ne  lithographie.

Abraham-Emanuel Fröhl ich  
en 1863. D’après  une lithographie  

de Friedr. Hasler.
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[ F .  H e g i . ]  —  'W ilh e lm ,  célèbre chef m ercenaire, 
* 1504 ou 1505 à  R iesbach  ou à  Z urich . Il s’engagea 
en 1520 à  la  solde de la  F rance, m algré l ’in te rd ic tio n  
d o n t a v a it  été  frap p é  le service é tranger, e t p e rd it de 
ce fa it ses d ro its à  la  bourgeoisie zuricoise q u ’en dép it 
de diverses te n ta tiv e s  il ne p u t  jam ais recouvrer. Il 
fit cam pagne sous François I er en H au te  Ita lie  (b a 
taille  de la Bicoque du 27 av ril 1522) ; cap itaine  
d ’une p e tite  com pagnie en 1536, il com m anda à Cé- 
résole, le 14 av ril 1544, à  la  place du colonel-général 
de S a in t-Ju lien , les 4000 hom m es du rég im en t suisse qui 
d éfiren t les lansquenets im périaux . A près cette  b ril
lan te  v icto ire, F röhlich  dem anda la  bourgeoisie à Zurich, 
à B erne et à  Soleure, m ais seul Soleure la  lu i accorda le

5 m ai 1544. C’est p o u r
quoi F röhlich  s ’é tab lit 
dans ce tte  ville où il sé
jo u rn a it dans l ’in te rvalle  
de ses cam pagnes ; n o m 
mé grand  conseiller en 
1552 e t Jungra t en 1555, 
il d o ta  la  ville de n o m 
breux  dons et fondations. 
A nobli p a r le ro i de F ra n 
ce, il s ’in ti tu la  dès 1557 
chevalier ; il é ta it en ou 
tre  cam érier e t lieu ten an t 
au x  Cent-Suisses. Colonel 
des tro u p es suisses, il se 
signala sous les ordres du 
duc de Guise dès 1551 
dans de nom breux  sièges 
e t com bats au  P iém ont, 
à  N aples, à  R om e e t en 
F rance, t  à  S a in t-G er
m ain  près P aris le 4 dé
cem bre 1 5 6 2 .—  D eux de 
ses fils, les cap itaines 

H a n s - G e o r g  et H a n s - W i l h e l m  to m b è ren t en 1575 
dans une ren con tre  avec les H u gueno ts. Le neveu  de 
Fröh lich , W ilhelm  T ugginer, égalem ent au  service de 
F rance, se fit so uven t appeler W ilhelm  Tugginer, d it 
Fröh lich  (voir a r t.  T u g g i n e r ) .  —  Voir L L . '—  G. Kel- 
ler-E scher : Die F am . Hahn von Zurich. —  R a p p o rt du 
Musée na tional 1906 (con tien t des erreurs). —  Z W C hr. 
1906, p. 81. —  E. Leupold  : Die Schweizertruppen in  
der Schlacht bei Ceresole dans N bl. der Feuerwerker-Ges. 
in  Zur. 1910. —- L. Forcer : Une médaille suisse rare 
dans H S N  1904 .—  R enseignem ents de F . Hegi.

Des fam illes F röh lich  ap p ara issen t plus ta rd  à  W et- 
zikon e t dans le W eh n tal. [H. Br.j

F R Œ L I C H ,  G e o r g - A u g u s t ,  d it G ustav , * le 2 4  
jan v ie r 1811, à  Giessen (A llem agne), v in t à  B erne en 
avril 1835. Il y  fonda avec le conseiller d ’É ta t  Schneider, 
de L angnau , une société scolaire e t o u v rit le 3 février 
1836 une école pour les filles des h a b ita n ts , appelée dans 
la  su ite  Frölichschule, don t il assum a la d irection . P en 
d a n t environ un  q u a rt de siècle, il lui donna son orien
ta tio n  religieuse. Dans la  plus belle époque de son en tre 
prise, il eu t comme co llabora teu r le fu tu r  conseiller 
fédéral K arl Schenk, p résiden t de la  com m ission scolaire, 
t  1873. Il exerça une heureuse influence sur le dévelop
pem ent de la  m usique à  Berne. —- J.-V . W idm ann  dans 
Alpenrosen Bern  3. —■ Gedenkblatt zur Fröhlichfeier 
1898. [ S c h r ä g . ]

FR CE LI C HE R .  Fam ilie de Soleure, don t une b ra n 
che s’é tab lit dans le can ton  de F ribourg .

A. c a n t o n  de S o le u re . Vieille fam ille bourgeoise 
de la Tville de Soleure. H a n s ,  de Längendorf, reçu 
bourgeois en 1510 avec ses fils M arx, Urs, W erner, 
V ictor e t Jo h an n . Arm oiries : p rim itivem en t, d ’azur 
à  une m arque de m aison en form e d ’ancre  d ’a rgen t, 
sou tenue  d ’une étoile d ’or ; plus ta rd , coupé, au  1 d ’azur 
à  une m arque de m aison en form e d ’ancre , accom pa
gnée à  dex tre  d ’une fleur de lys d ’or, e t à  senestre 
d ’une étoile du m êm e ; au  2, échiqueté d ’azur, d ’or et 
de gueules. —  1. M a r x ,  d it Tyssli, t  1549, fils de H ans, 
p récité , p rê tre  1516, chapelain à Soleure 1517, curé à 
D iesbach 1519, à  L aupersdorf 1520, à M atzendorf 1523, 
chanoine non résiden t de Soleure 1545. —  2. J o h a n n ,
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frère du n° 1, du G rand Conseil 1552, Jungra t 1556, 
AUrat 1557, avoyer d ’Olten 1581. —  3. U ns, f  1631, 
fils du  n° 2, du G rand Conseil 1578, Jungra t en 1582, 
A ltra t en 1599, bailli de K rieg ste tten  1601, de F lum en- 
ta l  1616. —  4. W o l f g a n g ,  f  1592, du G rand Conseil 
1561, Jungra t 1564, bourgm estre  1573, Gemeinmann  
1576, bailli du L ebern  1575, de K rieg ste tten  1583, de 
B uchegg 1585, de Gosgen en 1590, où il m o u ru t. —  5. 
G e o r g ,  f  1590, du  G rand Conseil 1572, délégué pour le 
renouvellem en t de l ’alliance avec Berne en 1577, J u n g 
rat 1582, bourgm estre  1583, bailli du L ebern  1585. —■ 
6. J . - P e t e r ,  1662-1723,scu lp teu r. —  7 .F r a n ç o i s ,  * 1774 
à  Bellach, p rieu r 1836-1848, dern ier abbé de F ischingen 
(T hurgovie). —  K uhn  : Thurgovia sacra I I , p . 104. — 
8. J o s e p h ,  1800-1862, fit des legs assez im p o rtan ts  
à  la  ville e t à  des œ uvres de bienfaisance. —  9 .  O t t o ,
1840-1890, célèbre pe in tre-paysag iste , trav a illa  su rto u t 
à  M unich 1859-1876, à  P aris 1876-1877, puis de n o u 
veau à  M unich. —  Voir S K L .  —• H erm ann  U hde- 
B ernays : Otto Frölicher, sein Leben und  W erk. —  10. 
O t t o , 1859-1915, négocian t, d irec teu r de la  fab rique  de 
pap ier de Grellingen ; s’occupa beaucoup de tra v a u x  
re la tifs à  l ’h isto ire , à  l ’h isto ire de l 'a r t  e t à  l ’histoire 
n a tu re lle  ; il fit des dons à  la  b ib lio thèque de la  ville 
e t au  [Musée de Soleure. —  Voir L L .  —  L L H . —  Franz
Haffner : Geschlechterbuch. —  P. P ro t. W irz : Bürger-
geschlechter. —  P . Alex. Schm idt : Kirchensätze. —  
M H V  Sol. 1910. —  Bestallungsbuch. [v. V.]

B . C a n to n  d e  F r i b o u r g .  F a m ille  o rig in a ire  de 
S o leu re , reçu e  d a n s  la  b o u rg eo is ie  de F rib o u rg  le 15 n o 
v e m b re  1672 d a n s  la  p e rso n n e  de S a lo m o n , m e n u is ie r .

Arm oiries : co u p é  a u  1 d ’a rg e n t  à  la  
c ro ix  la t in e  p a t té e ,  a u  p ied  a n c ré , de 
sa b le  e t  à la  c h a m p a g n e  co u p ée  de 
g u eu les e t  d ’a z u r  ; a u  2 é c h iq u e té  de
g u eu les e t  d ’a z u r . —  1. JO SEPH -Bruno-
N ico las , * 23 m a rs  1800, t  4 ju i l le t  
1 8 4 5 ; conseille r d ’É ta t  1 8 3 1 -1 8 4 3 .—
2. JE A N -P IE R R E -Joseph-N ico las, * 27 
s e p te m b re  1796, t  18 o c to b re  1847, 
p ro c u re u r- ju ré  ; p ro c u re u r  d ’office 
1831, a v o c a t  1834, p ro c u re u r-g é n é ra l 

1832-1844, ̂ d é p u té  a u  G ra n d  C onseil 1840, m e m b re  
d u  C onseil c o m m u n a l de F r ib o u rg , p r iso n n ie r  p o litiq u e  
en  1847, a  la issé  u n  jo u rn a l  de sa  c a p t iv i té .  —  3. J o -  
SEPH -N icolas, fils d u  n "  2, * 4 ju i l le t  1821, f  20 d é 
cem b re  1878, D r en d ro it  ; p ré fe t  de la  G ru y è re  1852 , 
p ro c u re u r-g é n é ra l 1873-1878, c o lla b o ra  a u  Journal du 
Canton  o p posé  a u  Véridique  e t  à l ’Invariable  ; ce f u t  
lu i q u i, le  31 ja n v ie r  1848, a llu m a  l ’a u to d a fé  q u i d e 
v a i t  d é tru ire  la  p ro c é d u re  p o litiq u e  de  ja n v ie r  1847 
a in s i q u e  les in s t ru m e n ts  de to r tu r e .

U n e  a u t r e  fam ille  F rö lic h e r  qu i se m b le  a v o ir  g e r
m a n isé  son  n o m  de  Guex d ’A m our,  o rig in a ire  de  B el- 
fa u x , f u t  i je ç u e  d a n s  la  b o u rg eo isie  de F r ib o u rg  en  
1608. — ? A rch iv es de  l ’É ta t  de  F r ib o u rg  : R a e m y  : 
Recueil de\génêalogies. [ R æ v i y . ]

F R Œ S C H E N K R I E G  ( G u e r r e  d e s  G r e n o u i l l e s ) .  
A p p e lla tio n  iro n iq u e  d o n n ée  p a r  les h a b i ta n ts  de l ’U n- 
tervvald  à l ’o c c u p a tio n  des f ro n tiè re s  en  1664, lo rs  de 
l 'a f fa ire  de  W ig o ltin g e n  ; u n e  t r o u p e  c a m p a  à A lp- 
n a c h  a u  b o rd  d u  lac  des Q u a tre -C a n to n s  e t  u n e  a u t r e  à 
K a is e rs tu h l  a u  b o rd  d u  R h in . —  V oir S I  3, p . 79 . —  
A rgovia  8. [R. n.]

FRCEW1 ( F r o w in ) .  A n c ien n e  fa m ille  é te in te  d ’U n- 
te rw a ld  (O b w ald ), p a ro iss ien n e  de Gis v i l .  —  H a n s ,  
té m o in  1375, 1376. —  W a l t e r ,  té m o in  1387, 1402, 
1408. —  N i c l a u s ,  d é p u té  a u  re n o u v e lle m e n t de 
l ’a llia n c e  des V II  1 c a n to n s  en  1442. —  V o ir R .
D ü rre r  : Bruder K laus.  —  K ü c h le r  : Genealogische
Notizen:  [ A I .  T r u t t m a n n J .

F R Œ W L E R .  F am ille  n o b le , d ite  v o n  E h re n fe ls , 
q u i a p p a r a î t  à B àie  a u  c o m m e n c e m e n t d u  X I V e s. 
H e i n r i c h  d e r F rö w le r 1299, H a r t m a n n ,  de W a ld s h u t,  
d i t  F rö w le r 1321, H i l t e b o l d u s  d ic tu s  F rö w le r  1327. 
E lle  p o sséd a  de b o n n e  h e u re  l ’E h re n fe lse rh o f  à la
M a rtin sg asse . L a  fam ille  f u t  f lo ris sa n te  a u  te m p s  de
l'é v ê q u e  J e a n  de V ienn  (1366-1382), d o n t e lle é ta i t  
la  p r in c ip a le  c réan c iè re  e t  c a u tio n . A in si —  J a k o b , 
Achtburger, + 1380, q u i, en  1356, à la  v e n te  de re-

W ilh e lm  Fröhlich .  
D ’après un portrait de Sm id t ,  
gravé  sur cuivre par Voyés .  

(Bihl. W in terthour.)
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venus de l ’évêque Jean  Senn de M ünsingen, 1335- 
1365, à K a th a rin a  von T hierstein , veuve du m argrave 
de H ochberg, est cau tion  de l ’évêque. La m êm e a n 
née, il fu t aussi cau tion  du com te Rodolphe de N idau. 
—  H a n s - W e r n e r  fu t  égalem ent créancier de Leveque 
en 1373 ; m em bre du  tr ib u n a l, t  1406. —  Les Fröw ler 
ava ien t leur propre chapelle à  la cathédrale  avec une 
chapellenie. Les m em bres de la fam ille y  é ta ien t en
terrés. Le dernier rep ré sen tan t fu t —  K o n r a d , con
seiller, qui renonça en 1457 à son d ro it de bourgeoisie 
de Bâle e t dev in t avoyer de R heinfelden ; il ap p a ra ît de 
1467 à 1472 comm e bailli de H om berg. —  Voir Merz : 
Oberrhein. Stam m tafeln. —  Bas. C. 203. —  Voir aussi 
F r e u l e r . [ p . R o .]

F R O I D E V A U X .  Fam ille originaire des F ranches-
M ontagnes. —  G e o r g e s - F l o r i b e r t  (X V II Ie s.), fu t 
curé d ’Arlesheim  et conseiller des princes-évêques de 
Bâle. —  [A. Soh.] —  A l b e r t , * le 4 m ars 1888 à Tra- 
m elan-D essus, en tra  en 1906 dans la  Légion é tra n 
gère. Il se blessa en 1910 au  Tonkin à un  bam bou et 
du t subir de ce fa it 58 opérations. Chevalier de la 
Légion d ’honneur 1922, a u te u r du  livre Patience, édité 
pa r B. V alloton. [W .  B . ]

F R O I D E V I L L E  (C. V aud, D. L ausanne). Vge cons
titu é  de to u tes  pièces vers 1285 pa r l ’abbaye de M onthe- 
ron  au  p rofit des agricu lteurs qui cu ltivaien t son do
m aine im m édiat. Un acte de 1308 ind ique l ’existence 
de 28 chefs de fam ille ; l ’une de ces fam illes, les M artin , 
existe encore. Le sire de V aud, Louis de Savoie, en 
assum a par cet acte  la garde sous réserve des droits de 
l ’abbé. Le village a suivi les destinées du couvent. En 
1536 il fu t annexé à la  com m une de L ausanne. Sous 
le régim e bernois il posséda une cour de ju stice . Il fu t 
constitué  en com m une d istinc te  de 1803 à  1813, mais 
a  été réuni dès lors à L ausanne. —  D H V . —  R eym ond : 
L ’Abbaye de Montheron. [M. R.]

F R O L L O ,  J e a n .  Voir Æ b i s c h e r ,  P h i l i p p e .  
F R O M E N T ,  A n to in e ,  * 1509, à Mens en D auphiné, 

t  1581 à Genève, réfo rm ateu r, disciple e t com pagnon 
de Guillaum e F arei avec lequel il p a rco u ru t le Ju ra  
bernois. Farei a y a n t été chassé de Genève en 1532, 
F ro m en t, alors m inistre  à  Y vonand, essaya à son to u r 
de prêcher la  Réform e à Genève sous p ré tex te  d ’ensei
gner à  lire et à écrire. Il y  réussit, m ais après un  prêche 
au  M otard, le 1er jan v ie r 1533, la  foule fu t dispersée 
p a r les p rê tres e t les gens de ju stice . D écrété de prise 
de corps, il d u t s ’enfuir, se réfugia à Berne et fu t quel
que tem ps p as teu r à  C ortaillod et à Bùie (N euchâtel). 
Dès la fin de 1533, il re v in t à Genève et y  re s ta  avec 
Farei et V iret. P as teu r à  Genève (Saint-G ervais) 1537, 
à T honon la m êm e année, et à  M assongy ju sq u ’en 1548 ; 
il aban d o n n a  ensuite la  carrière ecclésiastique e t dev in t 
l ’aide de B onivard dans ses tra v a u x  de chroniqueur 
(1549). Il rédigea lui-m êm e les Actes et gestes merveil
leux de la cité de Genève nouvellement convertie à l ’É van
gile, don t selon sa coutum e le Conseil in te rd it la pub li
cation . Ces Actes fu ren t publiés tro is cents ans plus 
ta rd  pa r G ustave R evilliod (1854). R eçu bourgeois de 
Genève et no taire  en 1553, du Conseil des Deux- 
Gents 1559, puis bann i des terres de la R épublique 
en 1562 pour adu ltè re . F rom ent, re tiré  à  Vevey, p u t 

cependant re n tre r  à  Genève en 1572. 
Sa prem ière fem m e fu t Marie D en
tière  (voir ce nom ), au teu r de La 
Guerre et délivrance de Genève. A r 
moiries : d ’azur à  la  gerbe d ’or. — 
Voir France Protestante. —  V uy : Le 
réformateur Froment et sa seconde 
femme. —  R .-F . Campiello : Note sur 
A ntoine Froment dans B S H G  IV, 390. 
—  Arch, de Genève : Papiers Du- 
four. — H erm ingard  : Gorresp. des 

Réformateurs. —  A. P iaget : Documents inédits siir 
la Réform ation  I. [H. F.l

F R O M E N T ,  P a u l  d e ,  * 19 février 1664 à Uzès 
(G ard), se réfugia en A llem agne à la R évocation  de 
l ’É d it de N antes, p rit du service dans le régim ent 
d ’A nhalt et dev in t colonel en Prusse, chevalier du 
m érite  m ilita ire . G ouverneur de N euchâtel de 1720 
à  sa m ort, survenue à N euchâtel le 12 février 1737.

Bourgeois d ’honneur de N euchâtel. —■ Voir B ulletin  
du protestantisme français 1916, 139. —  France protes
tante. [L. M.]

F R O M E N T I N .  Fam ille vala isanne de Sion, m en
tionnée dès le X IV e s. —  P i e r r e ,  donzel, m étra i de 
P ierre de la  Tour à  A yent et à Hérons en 1349. — 
F r a n ç o i s ,  1700-1780, chanoine 1756, vidom ne de 
C ordonnaz et do Pensée pour le chap itre  de Sion en 
1765. [Ta.]

F R O M M  ( F r o m o ,  F r u m ) .  Fam ille uranaise  éteinte, 
m entionnée dans le Schachental la  prem ière fois 
en 1358, plus ta rd  établie  à Seedorf où elle s’éteignit 
vers la fin du X V e s., p robablem ent par su ite  d ’ém i
gra tion . — 1. W a l t e r ,  l ’aîné, otage pour Jenn i Schu- 
dier 22 octobre 1383, f  à  Sem pach 1386. —  2. W a l 
t e r  I I ,  à  Seedorf, d ép u té  à  la conférence de B runnen 
1398, a rb itre  à  U rseren 22 m ai 1402, M eier d ’E rstfeld 
1402-1405, deux fois tém oin  du Conseil 1407. —  Voir 
les obituaires de S ch attdo rf, Spiringen, de la paroisse 
e t du couvent de Seedorf. —  A S  I. — Gfr. 8, p. 66 ; 
20, p. 322 ; 22, p. 241. —  W ym ann : Schlachtjahrzeit, 
p . 6. —  N bl. Uri 15, p. 16. [J. M ü l l e r ,  A . ]

F R O M M  E L , (G a s to n )  d ’une famille alsacienne é ta 
blie à Avenches après la  guerre franco-allem ande, 
* 25 novem bre 1862 à A ltk irch , fit des études de théo
logie à  N euchâtel et fu t p a steu r à  M arsauceux (Eure- 
et-Loire) 1888-1891, à M issy-Grandcour (Vaud) 1892- 
1893, p a steu r de l ’Union na tionale  évangélique à 
Genève 1893, professeur de théologie dogm atique et 
apologétique à  l ’université  de Genève dès 1894. Colla
bo ra teu r à la Revue de théologie et de philosophie, à la 
Revue chrétienne, à  F oi et Vie, à  la  Semaine littéraire, 
à  la  Gazette de Lausanne, au  Journal de Genève. Une 
édition  com plète de ses œ uvres a  été commencée après 
sa m ort, dans laquelle on t paru  : Études littéraires et 
morales, 1907 ; Études morales et religieuses ; La Vérité 
humaine, 3 vol. 1910-1915 ; L ’expérience chrétienne, 
3 vol. 1916 ; et à p a r t  : Lettres et pensées, 1913. f  18 mai 
1906. —  Voir Georges Godet : Gaston Frommel. —  
Paul Seippel, dans Semaine littéraire 1906. —  GL.
—  JG.  [c .  R.]

F R O N T E N  EX (C. Genève, Rive gauche, Com.
Eaux-V ives et Cologny. V. D G S ). T errito ire , a u tre 
fois fundus  de la  famille F ron to , don t la villa située 
dans le parc  actuel de la Grange a  subsisté  du I er au 
IV e s. Il com prenait les dom aines actuels de la Grange, 
du parc des Eaux-V ives et au tres cam pagnes de Fron- 
tenex . On y  a découvert récem m ent une voie ancienne 
p eu t-ê tre  rom aine, avec des tê tes  de pon t su r le n a n t 
de F ron tenex  près du s tade  m unicipal des Eaux-V ives.
—  Voir Blondel, dans BIG , 8. [C. R.]

F R O N T I È R E S  ( O C C U P A T I O N  D E S ) .  L ’ancien
ne C onfédération, p en d an t la  période héroïque de son 
h istoire, a presque tou jou rs p ra tiq u é  une stra tég ie  et 
une tac tiq u e  offensives. Elle p o rta it d ’emblée la  guerre 
au  delà de ses frontières. A p a r tir  du X V Ie s., après 
M arignan, les cantons, divisés et affaiblis, renoncèren t 
à to u te  politique offensive et restè ren t neu tres dans les 
conflits européens. Ils se co n ten tèren t alors, pour dé
fendre leur n eu tra lité , de garn ir de troupes la frontière 
m enacée.

P en d an t la  guerre de T ren te  ans, la  Suisse proclam a 
sa neu tra lité , to u t en fourn issan t des troupes aux 
nations belligérantes. A plusieurs reprises ses frontières 
fu ren t m enacées, son te rr ito ire  violé, les Grisons et la 
V alteline fu ren t to u r à  to u r envahis pa r les Im périaux, 
les Espagnols et les F rançais qui s’y  b a ttire n t plusieurs 
années. Le m anque d ’en ten te  en tre  p ro tes tan ts  et ca
tholiques paralysa  la défense na tionale  ; toutefois, dès 
1620, un faible cordon de troupes occupa la fron tière  
du R hin, de Bâle à Schaffhouse. Cette année-là , Bâle 
refusa le passage au  m argrave de Bade et fo rtifia  ses 
ponts. Schaffhouse, particu lièrem en t m enacé, fit ven ir 
des-officiers de Berne e t de Zurich, envoya six jeunes 
gens à Genève, en 1621, pour apprendre  l ’a r t  m ilitaire, 
rép ara  ses m urs e t ses to u rs  et enrôla une garnison de 
m ousquetaires é trangers. E n 1624, devan t les d év asta 
tions de l ’arm ée de Tilly, en Alsace, la  Diète décida de 
lever un  corps de volonta ires et de renforcer les fortifi
cations de la frontière  Nord. E n 1628, une arm ée im-
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périale  s ’a p p ro ch an t du R hin , 6000 Confédérés p riren t 
position  dans le R h e in ta l, la T hurgovie e t le com té de 
B aden.

Ces m enaces co n stan tes décidèren t les cantons, en 
1629, à  faire  appel au  général J .-L . d ’Erlach-C astelen, 
de B erne. Il fit u n  p ro je t d ’organ isation  défensive basé 
su r une  force de 12 000 fan tassins e t 1500 cavaliers, en 
p a rtie  é tran g ers . E n  1633, 300 Schwyzois postés au  p o n t 
de S tein  ne  p u re n t em pêcher le passage de 6000 Suédois 
de H orn  qui m iren t le siège d ev an t C onstance. 3000 
Saint-G allo is s ’av an cèren t en T hurgovie, quelques cen
ta in es de Zuricois (colonel U lrich) en trè ren t à  Schaff- 
house. P e n d a n t ce tem ps, 20 000 Im p ériau x  tra v e r
sa ien t im p u n ém en t Bâle. E n 1634, Berne, Zurich, Bâle 
e t Schaffhouse renforcèren t le cordon de 6 à  7000 h. 
P e n d a n t l ’h iv er 1637-1638, l ’arm ée du duc de Saxe- 
W eim ar p r i t  ses qu artie rs  sur les terres de l ’évêque de 
Bâle, m arch a  de D elém ont dans le F rick ta l, en février 
1638, e t liv ra  la deuxièm e ba ta ille  de R heinfelden ; 
7000 fugitifs se réfug ièren t à  B âle. E n  1647, la  D iète 
siégeait à  W yl p en d an t que l ’arm ée de T urenne s ’a p 
p ro ch ait de la  fron tiè re  ; elle envoya quelques ren fo rts 
en T hurgovie, puis é labora  le Défensional, p rem ière 
o rgan isation  m ilita ire  fédérale.

P e n d a n t la  guerre  de H ollande, en 1673, l ’invasion  
de la  F ranche-C om té p a r les F rançais ram en a  la  guerre 
à  la  fron tiè re  occidentale. Zurich leva son double con
tin g en t. E n  1674, le te rr ito ire  suisse fu t violé, près de 
Bâle, p a r une division d ’im p é riau x  ; 7 à  8000 h. g arn i
re n t la  fron tiè re  de l ’évêché de Bâle. Les années su iv an 
tes les hostilités c o n tin u an t su r la rive dro ite  du R hin, 
le corps h e lvé tique  d u t en tre ten ir en perm anence un 
cordon de défense, 40 000 h . é ta ien t p rê ts  à  m archer 
dans les 24 heures. T outefois le m aréchal de Créquy, 
avec un  corps français, trav e rsa  le te rrito ire  de Bâle, à 
R iehen, en 1678, p e n d an t que 2650 Confédérés ten a ien t 
le p o n t de R heinfelden. E n 1681, 3000 h . défendaien t 
les passages du R hin, to u tes les forces des can tons et 
alliés, y  com pris Genève, é ta ien t de p iq u e t. De 1689 à 
1691, une garnison de 2520 hom m es occupa Bâle (guerre 
de la  Ligue d ’Augsbourg).

E n  1707, p e n d an t la  guerre  de la  Succession d ’E s
pagne, Louis X IV , pour p u n ir les N euchâtel ois de s ’être  
donné le roi de P russe  com m e souverain , concen tra  27 
bata illons e t 11 escadrons à B esançon et H uningue. 
B erne et N euchâtel je tè re n t a u ssitô t 9000 h . à  la  fro n 
tiè re  du  Ju ra , sous le général de Sacconay-B ursinel ; 
30 000 h . des can tons é ta ien t p rê ts  à  m archer. Les Vau- 
dois occupèren t Sainte-C roix, L a B révine, Les Verrières. 
E n 1708, le baron  de M ercy su rp rit u n  b a ta illon  zuricois 
à  R heinfelden, fran ch it le R hin  avec 7000 h ., trav e rsa  
le te rr ito ire  bâlois e t p én é tra  en Alsace.

Au X V I I I e s. ju sq u ’à la R évolution , les frontières 
ne  fu ren t p lus m enacées. E n 1792, le m assacre des gar- 
des-suisses le 10 ao û t, à Paris, e t le supplice des surv i
v a n ts  dans les prisons, p rovoquèren t une grande in d i
gna tion  en Suisse ; les 11 régim ents suisses de France 
re n trè ren t dans les can tons, on m it une garnison form ée 
de d é tachem en ts de to u s les cantons, à  Bâle ; elle y 
re s ta  ju sq u ’en 1796. E n  sep tem bre 1792, l ’arm ée fran 
çaise des Alpes (général M ontesquieu), fo rte  de 40 000 h., 
s ’ap p ro ch a  de Genève : 4 bata illons vaudois (col. 
d ’E rlach) rassem blés à  Nyon, en trè ren t dans le p o rt de 
Genève. Le général de M urait, avec 14 bata illons, 
4 escadrons e t 6 b a tte rie s, couvrit la  fron tière  du 
J u ra .  Il re çu t l ’ordre, si Genève é ta it a ttaq u ée , de se 
p o rte r  dans le Pays de Gex, de s ’em parer du fo rt 
de l ’É cluse et de couvrir la rive dro ite  du Rhône. 
Le m ouvem ent d ev ait être  appuyé p a r une seconde 
division de 12 000 h. Après deux mois de p o u rp a r
lers, l ’arm ée française se re tira  en Savoie. Dès décem 
bre  1797, 40 000 Français, rép artis  en tro is divisions, 
é ta ien t p rê ts  à  envahir la  Suisse pa r Bâle, Porren- 
t ru y  e t L ausanne. E n  jan v ie r 1798, les Bernois éva
cu èren t le Pays de V aud ; 32 000 Bernois, Vaudois et 
Confédérés, sous le général d ’Erlach, occupaient une 
ligne de 135 km ., des O rm onts à  A arbourg. (C om bats de 
Neuenegg, F rau b ru n n en , Grauholz, A arberg, des Or
m onts, cap itu la tio n  de B erne, annexion de Genève, dé
fense des p e tits  can tons e t du Valais.) De 1799 à 1801,

les arm ées de la  R épublique française, les A utrichiens 
e t les R usses se d isp u ten t les passages des Alpes suisses.

Guerres de Napoléon. 1805. 4 divisions, sous le géné
ra l de W a tt en wyl, couvren t la fron tiè re  orientale.

1809. 2 divisions dans le R h ein ta l e t les Grisons.
1813. La D iète m obilise 15 000 h., sous le général 

de W atten w y l, pour garder la fron tiè re  du R hin  e t le 
Tessin. Le 19 décem bre, le colonel de H errenschw and , 
co m m andan t de place de Bâle, est avisé p a r  le général 
Schw arzenberg, que 130 000 A utrichiens v o n t trav e rse r 
la  ville. Le lan d am m an n  de la  Suisse, R einhard , or
donne à  W atten w y l de rep lier ses troupes à l ’in té rieu r 
du pays. Le passage com m ence le 21 e t dure ju sq u ’au 
m ilieu d ’av ril ; 160 000 A utrichiens e n tre n t par Bâle et 
Schaffhouse.

1815. P e n d a n t les C ent-jours, la  fron tiè re  suisse est 
violée p a r les A utrichiens, à  Bâle e t dans le V alais. Le 
général au trich ien  F rim o n t trav e rse  Genève, des d é ta 
chem ents français p é n è tren t dans le P o rren tru y . La 
D iète confie le com m andem ent de l ’arm ée au  général 
B achm ann  (a d ju d an t, le général de C astella, q u artie r- 
m aître  général, F insler). Il a  sous ses ordres 41 000 h. 
(71 bata illons, 14 escadrons, 112 canons) qui occupent 
le J u ra  de Genève à B âle. Le 3 ju ille t, l ’arm ée suisse 
pénètre  en Franche-C om té, s ’em pare de B lam ont e t de 
P o n ta rlie r et s ’avance  ju sq u ’à  Salins, Arbois. Au mois 
d ’a o û t, 5000 h ., sous le colonel d ’Affry, p a rtic ip e n t au  
siège d ’H uningue qui cap itu le  le 24 ao û t. F in septem bre, 
les troupes dém obilisent, excepté la  b rigade A byberg, 
form ée des débris des rég im en ts suisses de Napoléon.

1831. Cinq divisions son t m ises de p iq u et contre la 
F rance, sous le général Guiguer-de F rangins.

1838. Le roi des F rançais, Louis-Philippe, exige l ’ex
pulsion de la Suisse du prince Louis-N apoléon, fixé à 
A renenberg e t c itoyen thu rgov ien . Le général A ym ard, 
avec 37 000 h., est à  L yon, p rê t à m archer sur Genève, 
qui m et su r pied 5000 h. renforcés p a r 4 bata illons con
fédérés. Le 1er octobre, deux corps d ’observation  (Gui
gner e t Zim m erli) son t groupés dans le can ton  de Vaud 
e t a u to u r  d ’O lten. Le 14 octobre, le prince Napoléon 
q u itte  v o lon ta irem en t la  Suisse, et la F rance  se dé
clare sa tisfaite .

1848. R évolu tion  badoise ; la  fron tière  Nord est ga r
dée p a r des troupes d ’Argovie et de Schaffhouse sous 
le colonel Isler. Ë n  Lom bardie, A utrichiens e t Italiens 
se b a tte n t  ; 4 à  5 bata illons et un  escadron surveillent 
la  fron tiè re  du  Tessin.

1849. Le colonel de Salis avec 3 bata illons couvre le 
Tessin (m ars-avril). L ’insurrection  badoise recom m ence, 
10 000 fugitifs e n tre n t en Suisse ; tro is divisions 
(25 000 h.) sous le général D ufour (chef d ’é ta t-m a jo r 
Ziegler) tie n n e n t le R hin  de Bâle à Schaffhouse. Viola
tio n  de fron tiè re  à B il singen.

1856-1857. Insu rrection  ro y aliste  à  N euchâtel. La 
Suisse exige de la  P russe l ’abandon  de ses p ré ten tio n s 
sur N euchâtel. La Prusse m obilise. Le 20 décem bre, 
la  Suisse m et sur pied deux divisions, renforcées pa r 
tro is au tres , en jan v ie r, sous le général D ufour (chef 
d ’é ta t-m a jo r Frey-H érosée) 30 000 h., so it 39 b a ta il
lons, 4 escadrons, 7 ba tte rie s , 2 com pagnies de parc, 5 
com pagnies du génie. On place 78 pièces de position 
dans les ouvrages du R hin . Les puissances européen
nes in te rv ien n en t, l ’Assemblée fédérale élargit les 
prisonniers royalistes. Le roi de Prusse renonce à Neu
châte l. L a dém obilisation  comm ence le 26 jan v ie r.

1859. Les F rançais e t les Sardes lu tte n t  contre les 
A utrichiens en L om bardie ; 7000 h. sous le colonel 
B ontem s occupent le Valais et le Tessin, deux b a ta il
lons e t dem i les Grisons. Un b a ta illon  au trich ien , coupé 
à Laveno, aborde à  M agadino e t est in te rné  en Suisse.

1860. Affaire de Savoie : 10 500 h., sous le colonel 
Ziegler, so n t appelés successivem ent à Genève.

1866. Le colonel de Salis couvre les Grisons, avec 
tro is bata illons e t dem i e t 1 b a tte rie  de m ontagne.

1870-1871. Voir G u e r r e  f r a n c o - a l l e m a n d e .
1914-1919. Voir G u e r r e  m o n d i a l e .
Bibliographie. A S  I. —  A S H R .  —  H . L eem ann : 

A briss der M ilitärsta tistik  der Schweiz. — A. W eber : 
Die erste eidg. W ehrverfassung. —  Egli : L ’armée suisse. 
—  A  la mémoire du baron Nicolas Fr. de B achm ann.
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—  M uret et Cérenville : La Suisse en 1815. —  Lee- 
m ann  : Denkschrift über die Ereignisse im  Jahr 1828. —
B. van  M uyden : La Suisse sous le pacte de 1815. —  
V erdeil : H ist, du C. de Vaud. —  Mémoires de F . de 
Roverea. — K ern : Souvenirs politiques. —  D ufour : Les 
événements de 1856. —  B ob. W eber : Die strategische 
Bedeutung der Schweiz. —  Événements m ilitaires et 
historiques en Suisse 1798-1907. —  E. M uret : L ’in 
vasion de la Suisse en 1798. — Cahiers du bureau des 
conférences de l ’armée 1915. [P. de V a lliè re .]

F R O S C H  A U  E R .  Fam ille bourgeoise de Zurich.
é te in te  vers 1814. Arm oiries : d ’azur 
à  une grenouille (Frosch) au  n a tu re l 
assise sur un  p ré  (A u e )  ; une des v a 
rian tes  de la  m arque d ’im prim eur 
de C hristoph F roschauer p o rta it  une 
grenouille m ontée pa r un  génie nu . —
1. C h r is to p h  (Christoffel), de Neu
burg  près d ’A lt-Œ ttingen , peu t-ê tre  
fils de Johannes, im prim eur à  Augs- 
bourg  1494-1507, reçu t en 1519 la 
bourgeoisie de Zurich à  cause de son 

a r t .  Son im prim erie fu t installée de 1521 à  1528 dans 
la  m aison Z um  W eingarten  (dite Z u r Druckerei, enfin

zur alten Druckerei), puis 
au  couvent des frères m i
neurs e t enfin dès 1551 
dans l ’ancienne m aison 
des dom inicaines à  St. 
V erena (dite  dès lors die 
Froschau). Avec son frère 
E ustach ius, il re p rit en 
1534 en fief du Conseil, 
la  fabrique de pap ier du 
W erd sur la  L im m at. 
Elle re s ta  dans sa famille 
ju sq u ’en 1729. A dhéren t 
à la nouvelle foi, il im 
p rim a  e t éd ita  les écrits 
de Zwingli et d ’au tres 
réform ateurs, ainsi que 
la  Bible (Zürcher- ou Fro
schauer.bi bel ). Il é ta it en 
1529 avec Zwingli à  M ar
burg  ; lo rsq u ’on 1543 il 
adressa  la Bible latine  
term inée  à L uther, celui- 
ci la  refusa b rusquem en t ; 

t  de la  peste le 1er avril 1564. —  2. E u s t a c h i u s , frère 
du  n° 1, bourgeois 1538, fab rican t de pap ier et im pri
m eur ; f  1549. —  3. Ch r i s t o p h , fils du n° 2, fu t le 
dernier F roschauer de l ’im prim erie. C’est de son offi
cine que l 'in s ti tu t  a rtis tiq u e  Orell Füssli actuel tire  
son origine. —  Les F roschauer qui su iv iren t fu ren t 
papetiers et artisans, quelques-uns siégèrent au  Conseil 
des Deux-Cents. —  4. H a n s - H e i n r i c h , gardien du 
K ronentor, décapité  comme incendiaire en 1764. — 
Voir K eller-Escher : Promptuar. — Z apf : A ugsburgs 
Buchdrucker I . —  Egli : Actensam m lung. — B ullinger : 
Reformations gesch. et D iarium . —  B ernhard  W yss : 
Chronik. —  Pellikan  : Chronik. — Gessner : Biblio
thek. —  N bl. Chorherren Zürich  1813. — Vögelin : 
Christoph Froschauer. —  N bl. Stadtbibliothek Zürich  
1841, 1879-1882. —  Vögelin : Das alte Zürich. — 
A rte r : Sam m lg. Zürcher. Altertümer. — Schweizer. 
Graph. Central-Anzeiger 28, p . 189. — Zw . passim .

—  R udolphi : Die Buchdruckerfamilie Froschauer. — 
A D B . — Corrodi-Sulzer : E in  Rückblick a u f vier Jahr
hunderte, d a n s  Orell F üssli Jubiläum sschrift. [C. B.]

F R O S S A R D .  Nom de famille des cantons de F ri
bourg, Valais e t V aud.

A. C a n to n  de F r ib o u r g .  FROSSARD, F r o s s a r . Une 
des plus anciennes familles gruyériennes encore exis
tan te s , déjà bourgeoise de Corbières au X IV e s., de 
Bulle, de Gruyères et de R om anens au X V e s., actuelle
m en t, e t de plusieurs com m unes des d istric ts de la 
Gruyère e t de la Veveyse. Arm oiries : gironné de 
sab le  et d ’a rgen t. Un W i l l e l m u s  Froschar possédait 
une  m aison à  F ribourg  en 1287. —  1. P i e r r e , de Cor- 
bières, n o ta ire  de la cour de L ausanne, cité en 1383

Christoph Froschauer.  
D'après  u ne  gravu re  sur cu ivre  

de R .  Denzler,  
à la Bibl. de Winterthour.

et 1389. —  2. P i e r r e , gouverneur de Bulle, rep ré 
sen ta  cette  ville lors de la prise de possession de la

Majorie de Bulle pa r Je a n  de Prez 
en 1438. — 3. A n t o i n e , de G ruyè
res, no taire , en faveur duquel fu ren t
faites des reconnaissances féodales en 
1426 e t 1449, céda quelques posses
sions au  com te François de Gruyère en
1459.

Branche de Romanens. Plusieurs 
m em bres fu ren t reçus bourgeois de 
Fribourg  aux  X V Ie e t X V IIe s. —  4. 
F r a n ç o i s - L a u r e n t ,  * à Rom anens 

10 aoû t 1789, f  à F ribourg , 1er aoû t 1874. Précep teur
à  Vienne, des com tes T raun  de Pétronell. Son séjour
en A utriche fu t m arqué 
p a r  des épisodes in té res
san ts  q u ’il a racon tés 
dans ses Souvenirs d’un  
prisonnier fribourgeois
1818-1819 publiés dans 
l ’Ém ulation  I I  et I I I .
A rrêté  en octobre 1818 
p a r la  police de l ’empire 
pour avoir pris p a r t  ac
tiv em en t au x  réunions de 
la  société suisse de Vien
ne, soupçonnée d ’idées ré
vo lu tionnaires, il fu t em 
prisonné avec ses com pa
trio tes ju sq u ’en aoû t 1819.
R en tré  au  pays il se voua 
à  l ’étude du d ro it. Le 
m ouvem ent populaire de 
1830 le tro u v a  au pre
m ier rang  parm i les ré
vo lu tionnaires. Conseiller 
d ’É ta t  1831-1837 et di
recteu r de la  Justice , il fu t l ’au teu r, en tre  au tres, 
des p ro je ts du code de discussion des biens, du code de 
procédure pénale, de la  loi sur les poursuites pour dettes. 
D éputé au Grand Conseil 1830-1856 et 1861-1874 ; 
présiden t de ce corps 1851-1852 et 1873 ; juge d ’appel 
1839-1848 ; juge can tonal 1848-1874 ; p résiden t du 
trib u n a l can tonal à  plusieurs reprises ; dépu té  à  la 
D iète fédérale ; professeur à l ’École de d ro it ; reçu 
bourgeois de F ribourg  en 1841. Jou rn a lis te , il collabora 
au Journal du Canton. —  5. F é l i x - J o s e p h , * à R om a
nens 27 septem bre 1817, f  à  T reyvaux  8 ju ille t 1901 ; 
p rê tre  1848, chapelain de V u isternens-devan t-R om ont 
1848, curé de Belfaux 1852, de T reyvaux  1854-1901, 
doyen du décanat de Saint-M aire 1866. — 6. L a u r e n t , 
* à  R om anens 24 jan v ie r 1821, t  à  R om anens 17 m ai 
1907, p rê tre  1847, vicaire à Genève 1847-1851, curé 
d ’Échallens 1851-1857, professeur au  collège Saint- 
Michel à  F ribourg  1857-1873, recteu r du dit collège 
1873-1880, curé de Bulle 1880-1893. Il em ploya ses der
nières années à  la  publication , en 2 vol., de La Lettre 
du catéchisme du diocèse de Lausanne. —  Voir Étrennes 
frib. 1875 ; 1902 ; 1908. —  A S H F  I I I ,  126, 127 ; IV, 20. 
—  Le Confédéré 1874, n° 93. —  Le Fribourgeois 1907, 
n° 73. —  Regeste d’Hauterive. —  Arch. d ’É ta t  de F ri
bourg  : Grosses de Bulle et de V aulruz ; titre s  de G ruyè
res ; copies tirées des arch , de Vienne. [G. Cx ]

B. C a n t o n  d u  V a l a i s .  Fam ille m entionnée dès le 
X IV e s. dans la  m ajorie  d ’A rdon-C ham oson. —  1. 
J e a n ,  pro tono ta ire  aposto lique, chanoine de Sion 
1541. —  2. B a s i l e - A n t o i n e ,  1833-1875, chanoine du 
G rand Sain t-B ernard , p rieu r du Sim plon 1862. —  3. 
J u l e s ,  de Liddes, 1859-1913, p rieur du G rand Saint- 
B ernard  1888, p rieu r et doyen de M artigny 1899. [Ta.]

C. C a n t o n  d e  V a u d  e t  G e n è v e .  FROSSARD DE SAUGY.  
Fam ille vaudoise qui, sous le régime bernois, a  donné de 
nom breux m ag istra ts à la ville de M oudon. Armoiries 
anciennes : d ’azur au  cœ ur d ’argen t surm onté d ’une 
croix du mêm e, croisée elle-même en pied et à senestre, 
e t barrée en chef ; m odernes : d ’azur à  la  croix d 'a r
gent, cantonnée de q u a tre  étoiles à  six rais d ’argen t ; 
nom breuses varian tes . L ’ancêtre  est —  1. J e a n ,  de 
Brenles, v iv an t vers 1458. —  2. H u m b e r t ,  petit-fils

François -Laurent Frossard. 
D'après u ne  photographie.

»
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du  n° 1, f  1520 , bourgeois de M oudon dès 1 4 9 8 , n o taire , 
acq u it la seigneurie de Saugy (Fribourg) e t la  co- 

seigneurie de B renles. —  3 . M i c h e l , 
secrétaire  des É ta ts  de V aud en 15 1 8 . —
4 . L o u i s - B e n j a m i n , * 1 7 3 0 , colonel et 
cham bellan  du duc de Saxe-G otha, élu 
en 1788  colonel du  rég im en t de la 
R épublique de Genève. —  5 . D a n i e l - 
L o u i s , 1 7 5 2 -1 8 0 8 , frère du n° 4, con
seiller de cour e t lieu tenant-colonel 
en Russie, m em bre de l ’Assemblée 
provisoire du  Pays de V aud en 1798 
e t sén a teu r helvétique 1 7 9 8 -1 8 0 1 , 

reçu  h a b ita n t de Genève en 179 0  et c itoyen en 1 7 9 4 . —
6. B e n j a m i n -S i g is m o n d , 1 7 5 4 -1 8 3 0 , d ’une a u tre  b ra n 
che de la  m êm e fam ille, p a s teu r à  Nyon, puis à  Mon- 
ta u b a n  où il dev in t doyen de la  facu lté  de théologie 
p ro te s ta n te  ; p ub lia  deux volum es con tre  la  t ra ite  des 
nègres ; a eu tro is fils pasteu rs  en F rance. —  7 . M a r c - 
É t i e n n e - E m m a n u e l , 1 7 5 7 -1 8 1 5 , frère du  n° 6, colonel 
au  service de l ’A utriche, fu t disgracié en 17 9 3  à cause 
d ’écrits de son frère en faveur de la R évolution , rev in t 
en Suisse avec le grade de général-m ajor, reçu t en 1 8 1 4  
dans sa p roprié té  à  Béguins l ’im p ératrice  M arie-Louise 
e t fu t à  p lusieurs reprises le conseiller écouté du  gou
v ernem ent vaudois. A publié  u n  recueil de poésies. —
8. J u l e s , 1 7 9 5 -1 8 6 9 , fils du  n° 5, officier en France 1 813- 
1814 , passa en 1815 dans l ’arm ée russe où il dev in t chef 
d ’escadron ; ren tré  au  pays, il d ev in t p ré fe t de Nyon, 
in specteu r des m ilices e t conseiller d ’É ta t  1 8 3 5 -1 8 4 5 . 
Il se re tira  à  Lyon où il créa une grande  m anufactu re  
m éta llu rg ique . —  9 . L o u is , 1 7 9 6 -1 8 5 3 , ingénieur, colo
nel d ’artillerie , dépu té  au  G rand Conseil 1 8 3 5 -1 8 6 2 , 
p résid en t de ce corps au m om ent de la  R évolu tion  de 
1845 . —  1 0 . Ch a r l e s , 1 8 0 5 -1 8 6 2 , fils du n° 7 , général 
au trich ien .

A p p a rten an t à une a u tre  fam ille Frossard  : J u l e s , 
1835-1909, dépu té  1897-1901, l ’un  des créa teurs de l ’in 
d u strie  du  tab a c  dans la Broyé. [M. R.l

F R O W I N .  Voir F rœ w i.
F R U E N C E  (C. F ribourg , D. Veveyse, Com. Châtel- 

Sain t-D enis. V. D G S). Vge e t ancienne seigneurie. 
F riuuencia, 10 9 5  ; F ru en ti,  117 0  ; Fruencia, 11 7 8 . 
Fruence p a ra ît  avo ir été  placé p rim itiv em en t au  Sud 
de sa position  actuelle , su r le p la teau  situé  en tre  les 
deux Veveyses, au  pied du ch â teau  de Fruence, a u jo u r
d ’hu i en ru ines. L ’église est m entionnée en 1 2 2 8 . — 
Voir M D R  I I I ,  104  et 2 4 9 . —  Regeste d ’Hauterive. — 
Max de D iesbaçh : Châtel-Saint-D enis. —  A S H F  IX , 
1 5 3 -1 5 5 . —  Philipona  : H ist, de la seigneurie de Châtel- 
Saint-D enis. —  A rt. C h a t e l - S a i n t - D e n i s .  [p.  a .]

F R U E N C E .  Fam ille seigneuriale don t le berceau 
é ta it le ch âteau  de Fruence. Le prem ier m em bre connu 
est Liefredus de Castello F riuuencie, qui en 10 9 5  donne 
au  couvent de R om ainm ôtier ce q u ’il possède à Villars 
Boson, sous C uarnens. —  G u i l l a u m e ,  chevalier, et 
son frère —  R o d o l p h e ,  chanoine e t ch an tre  de la  ca
th éd ra le  de L ausanne, p ren n en t la Croix en 1 2 2 0 . — 
Dès ce m om ent, la  s itu a tio n  de la  fam ille devient 
m oins favorable  ; p ro fita n t de certaines dissensions 
P ierre  de Savoie s ’in tro d u it dans la  contrée, si bien 
q u ’en 1 2 4 4  les frères G u i l l a u m e ,  N i c o l a s  et H e n r i  
d u ren t renoncer v o lon ta irem en t à  leu r ch âteau  et 
à  to u te s  leurs possessions situées dans la  vallée de 
Fruence. Pierre de Savoie rem it ces biens en fief à 
J o r d a n ,  fils de Guillaum e, qui lui p rê ta  hom m age 
absolu. —  J e a n  vend it en 1 2 9 6  à Am édée V, com te de 
Savoie, sa seigneurie de C hâtel avec le d ro it de h au te  
ju stice , ne se réserv an t que l ’ad m in istra tio n  de la 
basse ju stice , soit le v id o m n at et le tie rs de certaines 
am endes. L a fam ille s ’é teignit vers 1400 , et le v id om nat 
passa  à  une nièce qui l ’a p p o rta  en do t à la fam ille 
savoyarde  des M ontvuagniard . —  Voir la b ibliographie 
de l ’a r t .  F r u e n c e ,  village. [p. a . ]

F R Ü H .  Fam illes des cantons d ’Appenzell, Bâle, 
Sain t-G all, T hurgovie, Zurich.

A. C a n to n  d'A p p e n z e l l . Des fam illes de ce nom , 
originaires du Toggenbourg, se sont établies à la fin du 
X V IIe s. dans le can to n  d ’Appenzell. [A. M.]

B. C a n to n  d e  B â le .  Fam ille de la  ville de B â le .—

H a n s ,  m em bre du P e tit  Conseil 1513. —  Plusieurs 
m em bres de la fam ille siégèrent au  G rand Conseil aux 
X V IIe e t X V II Ie s. —  L L .  —  L L H .  [L .  S .]

C. C a n t o n  d e  S a i n t - G a l l .  Fam ille de Mogelsberg qui 
essaim a en o u tre  dans le T oggenbourg. On cite en 1430 
des Fruegen H o f  près de 
Mogelsberg. Au X I X e s. 
des fam illes de ce nom  
deviennent bourgeoises de 
la  ville de Sain t-G all. —
1. J o h a n n - U l r i c h , 1841- 
1902, in s titu te u r  à  Sain t- 
Gall en 1877, a u te u r  de 
H eim atkunde der Stadt St.
Gallen, a c tif  géographe, 
géologue et cartog raphe .
—  St. Galler N bl. 1903, 
p. 50. —  2. J o h a n n - 
G e o r g , 1820-1917, am 
m anii de la  com m une de 
M ogelsberg 1859 - 1891, 
greffier du tr ib u n a l du dis
tr ic t  d ’U ntertoggenburg
1841-1901, m em bre du 
G rand Conseil p en d an t 42 
ans, a u te u r  de souvenirs 
su r son époque.—  St.G al
ler N bl. 1918, p. 34. [Bt.j

D .  C a n t o n  d e  T h u r g o v i e .  —  J o h a n n  - J a k o b ,  
D e phil., de Mârwil, * 1852, professeur de géographie à 
l ’École poly technique de Zurich 1877-1924. A u teu r 
de Die Moore der Schweiz en collaboration  avec C. 
S chröter (M atériaux pour la  carte  géologique de la 
Suisse). —  D SC . fScH.]

E. C a n t o n  d e  Z u r i c h .  I. Fam ille de W in te rth o u r, à 
laquelle  a p p a rtie n t H e r m a n n ,  m em bre du Conseil 1297 
et 1305-1306. Elle doit s’être  é te in te  de bonne heure, 
K ünzli ne la  m entionne pas dans son Bürgerbuch  
(m an u scrit) . [ L .  F o r r e r . ]

I I .  Fam ille bourgeoise de Z urich du  X I I I e au  X V e s. 
(Fruoeie, Vruoie, etc.), a tte s tée  dès 1271, rep résen tée  
au  Conseil dès 1336. Arm oiries : de sable (?) à  une 
b o ttin e  d ’a rgen t. —  1. H e i n r i c h ,  1271-1324, é tu d ian t 
(scolaris) 1299, trav a illa  p robab lem en t à la  chancel
lerie de la  ville, p rê tre  et n o ta ire  de l ’abbesse du 
F rau m ü n ste r ; comm e collateur de M aur sur le Greifen- 
see, l ’abbesse lui rem it en fief héréd ita ire , en 1293, 
le F rühen-H aus  à  la  Salzgasse (actuellem ent Löw en
gässchen). L ecteur 1317. —  2. J a k o b ,  frère du n" 1, 
1291-1358, m em bre du  B aptistalrat 1336 e t après 
1343. — 3. U l r i c h ,  frère du  n° 1, 1271-1322, prem ier 
chapelain  de l ’au te l de la  Vierge e t de la chapel
lenie de l ’église d ’A ltdo rf (Uri) 1317 (dans UZ, 
n° 3461, p a r erreur F rei) ; curé d ’A ltdorf 1322, chanoine 
d ’E m brach . —  4. J o h a n n e s ,  1335-1390, cordonnier, 
ten an cie r d ’un fief m âle des barons de B onste tten  
1366 ; du N atalrat 1378-1387, économ e de l ’hôpita l 
1379-1384 ; son sceau p o rte  une b o tte . —  UZ  IV -X I. —  
Zürcher Steuerbücher I. —  Stadtbücher. —  R. H oppeier : 
S tift  Embrach. —  A rch, de la ville de Zurich et de l ’hô
p ita l. —  Urk. A ntiquar. Ges. n° 626. [F. H e g i . ]

F R U L L A N E  Voir F u r l a n e
F R Ü M S E N .  Voir S E N N  WALD.
F R Ü N D .  Fam ille lucernoise m entionnée dès le 

X IV e s. —  J o h a n n ,  de 1400 à  1469 environ ; sous- 
secrétaire  d ’É ta t  1428-1437, n o ta ire  im périal 1439, 
secrétaire  d ’É ta t  à Schwyz 1437-1453 ; bourgeois de 
Schwyz, 1444 ; il renouvela  tou tefo is en 1450, pour 
lui et ses fils, le d ro it de bourgeoisie de Lucerne. Dé
p u té  aux  D iètes, greffier du  tr ib u n a l à Lucerne 1468- 
1469. A uteur d ’un  récit de grande va leu r sur la guerre 
de Z urich et d ’une copie du M iroir de Souabe, avec une 
chronique m ondiale qui v a  ju sq u ’en 1428, etc. —  A D B .
—  W yss : Historiographie. —  Gfr. 79, p. 16. [P.-X. W.]

F R Ü N D S B É R G ,  von (aussi F r e u n d s b e r g ,
F R Ü N D S B E R G ) .  Fam ille de m in isté riaux  saint-gallois 
établie  au  château  du m êm e nom  près de W ald (Zurich).
—  R o d o l p h e , chevalier, 1259 ; W e r n i -i e r , chevalier, 
1276-1277. Elle n ’a aucun  ra p p o rt avec la  fam ille ty 
rolienne du m êm e nom . Arm oiries : d ’a rg en t à neuf

J o h a n n - G e o r g  F r ü h .  
D ’a p r è s  u n e  p h o to g r a p h ie .



FRÜNDT FRUTIGEN 283

m onts de sable surm ontés d ’une étoile de gueules 
(E dlibach  et S tum pf). Du château , il ne reste  que 
quelques vestiges. —  Voir U Z  S e t  5. —■ UStG  3, 
page 150. — L L .  —  Zeller-W erdm iiller : Zürcher B u r
gen. ■— F. Hegi dans Festgabe fü r P aul Schweizer, 
page 212. [F . H. et L. F.]

F R Ü N D T ,  L e o n h a r d ,  d ’A ltdorf, chapelain  à  A lt
d orf 1595, curé 1598, cam érier du chap itre  des q u a tre  
W ald stä tten  1606, doyen 1611, p ro to n o ta ire  ap o sto 
lique vers 1609, com m issaire épiscopal des q u a tre  
W ald stä tten . Il ad ressa  en 1613 à l ’évêque de Cons
tance  une supplique en faveur de la béatification  
de Nicolas de Flue, à  l ’appu i de laquelle  il écriv it une 
p e tite  b iographie : Inducilo in  vitam  m agni servi Dei, 
qui ex is ta it encore en original en 1647. A v an t sa m ort, 
il fonda  e t do ta  la chapellenie de S t. L eonhard  à Alt- 
dorf, à laquelle  il laissa to u t  son bien, 
t  1635. —  Voir les ren tiers e t livres de 
com ptes de l ’église paroissiale d ’A ltdorf.
—  Gfr. 33, 44, 46, 47. —  K S B  1896, p . 52.
—  N bl. Uri 23, p. 98. [J. müi.lkr, A.]

F R U O N Z .  Fam ille  de l ’Obwald, p a 
roissienne de Sarnen, bourgeoise de R am - 
m ersberg , originaire de L ungern , où elle 
ap p a ra ît en 1380. —  1. C l a u s ,  député 
à la D iète 1451. —  2. K l a u s ,  représen
ta n t  de R am m ersberg  d ev an t le trib u n a l 
en 1482, tém oin  dans l ’affaire Koller 
1483. —  3. A r n o l d ,  cap itaine  au  ser
vice du pape, tréso rie r 1489, landam - 
m ann  1512, 1516, 1520, 1522, 1525 et 
1528 ; souven t dépu té  à  la D iète ; f  1529.
C apitaine des gens de l ’Obw ald à la  b a 
taille  de No vare  1513. —  4. H a n s , frère 
du  n° 3, v ice-landam m ann. — La fam ille 
a donné près de v in g t m em bres au  Land- 
ra t ,  e t de 1531 à 1726 v ing t juges e t hu it 
ecclésiastiques. —  5. P . C o n r a d , collabo
ra te u r  en 1846 à une Gesch. des Klosters 
Engelberg. —  Voir ob itua ire  de Sarnen. 
P rocès-verbaux  du trib u n a l du Conseil 
de l ’Obwald. —  R. D ürrer : E inheit U n 
terwaldens. —  K üchler : Chronik von 
Sarnen. —  A S  I. [Al. T ruttm ann.]

F R U T H W I L E N  (C. Thurgovie, 0 .
S teckborn , Com. Salenstein . V. D G S ).
Vge ; au  X I I I e s. Frutwile, a p p a rtin t 
à l ’origine à E rm atingen , dom aine de 
R eichenau, et posséda en com m un avec 
Salenstein dans les siècles su iv an ts  des 
forêts e t des pâ tu res . Le dom aine de 
W indertschw il sis su r son te rr ito ire  (ac
tu ellem en t Eggishof), passa plus ta rd  à 
l ’h ô p ita l de C onstance. Une famille de m in istériaux  
de R eichenau, d o n t le m anoir ex is ta it au trefo is dans 
le village, p o r ta it  le nom  de F r u t w i l æ r .  Le dernier 
de ses m em bres, U l r ic h , tém oin  en 1271, légua en 
1272 tous ses biens à  la  m aison des chevaliers te u to 
ni ques de Sandegg et fu t pour 1282 et 1283 com m an
deur d ’A ltshusen. — Voir T U  3. —  R o th  von Schrecken 
ste in  : Die Insel M ainau . [Sen.]

F R U T I G E N  (C. B erne. V. D G S). Ancienne seigneu
rie, d istric t, Com. e t Vge paroissial. Les p lu ; anciens 
vestiges d ’établissem em  dans la  vallée rem o n ten t à 
l ’âge du  bronze (haches de bronze à F ru tig en , Zins- 
m aadegg et à K anderg rund , M ittholz). Les recherches 
de Gams e t de N ordhagen on t fa it resso rtir q u ’à 
cette  époque le c lim at é ta it p ro b ab lem en t plus chaud 
que m ain ten an t, ce qui a perm is d ’é tab lir  des h ab ita tio n s 
hum aines à  des a ltitu d es où il n ’y en a plus actuelle 
m en t. — A n tiq u a riu m  1881-1886, p . 22. — [o. t . ]  — La 
pré tendue  origine frisonne des h a b ita n ts  de F ru tigen , qui 
on t cependant pour ancêtres des A lém annes, a  été a f
firmée pour la prem ière fois dans une chanson de Gläwy 
S toller en 1583 (F. V ette r : H erkunft d. Schwyzer u. 
Oberhasler, 13.ï —  W yss : Liedersamm lg. Y I I I ,  81. — 
R ochholz : Liederchronik, 406). — E n  1234, F rulingen  ; 
en 1228, Frutenges (franç.) ; 1720, F rautigen ; dès le 
X V II Ie s. F ru tig en . Sceau : en 1263, une fleur de lys 
accom pagnée d ’un écusson à une croix et d ’une étoile ;

en 1380, une aigle. A rm oiries : d ’argen t à  l ’aigle de sable 
arm ée de gueules (couronnée dès le X V II Ie s.). Les d é 

ten te u rs  de la seigneurie de F ru tigen  
qui, ou tre  le village, com prenait la  

* “  vallée de l ’Engstligen avec Adelboden
et la p a rtie  supérieure de la  vallée 
de la K ander, fu ren t les barons de 
K ien dès 1232, puis, pa r héritage, 
A rnold et W alter von W ediswile en 
1294, Johannes von T urm , égale- 
m en t p a r héritage, en 1312. Le pe tit- 
fils de ce dernier, A nton vom  Turn, 
v en d it la seigneurie e t ses h ab i

tan ts  à  Berne, le 10 ju in  1400, pour 6200 fi. avec droit 
de ra ch a t dans l ’espace de 15 ans. M oyennant payem ent 
de cette  som m e, les h a b ita n ts  se rach e tè ren t de tou tes

L a  T e l l e n b o u rg  p r é s  d e  F r u t ig e n  d a n s  la s eco nd e  m oi tié  d u  X I X 0 s. D ’ap rè s  u n e  
g r a v u r e  s u r  a c ie r  de  G. H ü b e r .

corvées e t cens de seigneurie, et reçu ren t à  cette  occa
sion une le ttre  de franchises le 4 ju ille t 1400. Le ch â te 
lain  nom m é par Berne résida ju sq u ’en 1798 à  la Tellen
bourg, de m êm e que le hau t-ba illi de 1803 à  1831. Vers 
1470, le bailliage d ’Æ schi fu t réun i à  la  châtellenie de 
F ru tigen . Ces deux te rrito ires, com prenant les paroisses 
d ’Æ schi, R eichenbach , F ru tig en , Adelboden et K a n 
dergrund, form ent depuis 1803 le d istric t (h au t-b a il
liage ju sq u ’en 1831) de F ru tig en . Les anciens s ta tu ts  de 
la vallée (Landre'-hte) de 1445, 1452, 1482, 1502-1503, 
1639 et 1644 fu ren t codifiés en 1668 (Z S R  V III , et 
Schnell et S tiirler : Rechtsquellen) e t re stè ren t en vigueur 
ju sq u ’en 1854. La vallée de F ru tigen  acqu it en 1391, de 
R ud . von W issenburg, p a tro n  de l ’église, la Fron- 
hofstatt à F ru tigen . La ju stice  y fu t rendue le p re 
m ier m ardi du mois de m ai e t le prem ier m ard i après la 
Saint-G all ; en ou tre, 15 jou rs après ces deux dates. 
Dans la su ite, le tr ib u n a l se réu n it dans la  salle de la 
m aison com m une de F ru tigen , la  plus ancienne auberge 
de F ru tigen , qui jo u issa it du droit d ’asile. Dans l ’été 
1294, les Bernois p én étrè ren t dans la région de Fru tigen , 
la p illèrent et l ’incendièren t. Le village fu t encore la 
proie des flammes les 27 jan v ie r 1466, 8 ju in  1726 e t 3 
aoû t 1827. Après que les b u reaux  du présiden t du tr ib u 
nal e t du préfet eu ren t été transférés, en 1857 et 1858, 
de la Tellenbourg au  village, le gouvernem ent vendit, en 
1863, ce château  à ia  com m une de F ru tigen . Celle-ci y  ins-
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t.alla lin asile pour ind igen ts ju s q u ’à l ’incendie du 20 o d .  
1885. Dès lors, la  Tellenbourg  n ’est p lus q u ’une  ru ine.

L ’église de F ru tig en  é ta it  dédiée à saint. Quiri
nus ou Gwer. Le d ro it de pa tro n ag e  fu t v endu  en 1395 
p a r  A n to n  vom  T u rn  à la p révô té  d ’In tcrlak en , m ais en 
1400, cep en d an t, N iklaus von S ch arnach ta l le dé ten a it 
à  t i t r e  de créancier hypo th éca ire . L ’église fu t  incorporée 
en 1410 à la  p rév ô té  d ’In terlak en , e t dès lors desservie 
p a r  des chanoines de ce lieu. L a R éform ation  ren co n tra  
une certa in e  opposition  à  F ru tig en . L ’église fu t recons
tru ite  en 1421 et en 1726, après l ’incendie. Les déborde
m en ts du L eim bach causèren t de grands dégâts en 1598. 
1671, 1830 e t 1873 ; des tra v a u x  d ’endiguem ent on t été 
en trep ris  1905-1906 e t 1909-1910. L a prem ière carrière 
d ’ardo ise, dans la  chaîne du N iesen, a  été ouverte  en 
1829 ; la  p rem ière fab rique  d ’a llu m ettes d a te  de 1850. 
L a fab ricatio n  des fichus en laine bleus, jad is florissante, 
p é ric lita  ra p id em en t vers le m ilieu du X IX e s. Une 
caisse d ’épargne a été fondée en 1837 ; l ’école secondaire 
en 1834; la  fo ndation  Zeerleder, pour m alades ind igen ts, 
d a te  de 1843. L a ligne de chem in de fer Spiez-F ru tigen  
fu t ouverte  le 8 ju il. 1901, celle du  L o tschberg  15 ju il.
1913. Population-, du d is tr ic t:  1764, 6020 hab .; 1818, 
8019 ; 1920, 12 553 ; de la  com m une : 1764, 1935 ; 1920, 
4726 ; du village : 1920, 1903. R egistres de bap têm es 
dès 1552, de m ariages dès 1550, de décès dès 1728. — 
Voir Ja h n  : Chronik. —  M ülinen : H eim atkunde  I. — 
L ohnet : Bern. K irchen. —  K . S te tti  er : Das F rutigland. 
— Le m êm e : Des F rutiglandes Gesch. [H. T ü r l e r . ]  

F R U T IG E R , F R U T IN G E R . Fam illes de l ’Ober- 
land  bernois, originaires p rim itiv em en t de la  vallée de 
F ru tig en , é tablies au  G essenay depuis 1393. —  J a c o b , 
châte la in  du  G essenay en 1435 e t en 1437. Les re la tions 
possibles avec la  fam ille bourgeoise F ru tin g  de la  ville 
de B erne (voir ce nom ), ne so n t pas dém ontrées. —

[R. M.-w.] —  J o h a n n ,  
a rch itec te , d ’O b erh o fen , 
1848-1913 ; il fonda  en 
1870 une grosse en treprise  
de b â tim en ts  à  O berhofen, 
con stru is it un  g rand  nom 
bre  d ’ouvrages im p o r
ta n ts , la  ro u te  de Mer- 
ligen - N euhaus ( In te r 
laken), celle du Grimsel, 
le canal nav igab le  du lac 
de T houne à In te rlak en , 
e n tre p rit de nom breuses 
corrections de fleuve et 
des quais. Il co nstru is it 
en tre  au tres  les lignes de 
chem in de fer su ivan tes : 
B runig, B eatenberg , H a r
der, Niesen, Les A van ts- 
Sonloup, Zweisim m en-La 
Lenk, Sierre - M ontana- 
V erm ala, M ürren - All- 
m endhubel, et une p a rtie  

de la  ligne du L otschberg . M embre du G rand Con
seil de 1870 à  sa m ort, il jo u issa it d ’une grande 
au to rité  dans les questions re la tives au  tran sp o rt. 
M em bre de nom breuses com m issions. —  Voir B und, 
28 décem bre 1913. — Oberländer Tagblatt, 24 décem bre 
1913. [H. F r u t i g e r . ]

U n ram eau  s ’est fixé à  Genève au  déb u t du  X I X e s. 
Arm oiries  : d ’or à  la  m arque  de m aison de sable accom 
pagnée en po in te  de tro is coupeaux de sinopie. —  
M a x - E r n s t , 1844-1918 à  Genève, dépu té  au  G rand 
Conseil 1878-1898, p résiden t de ce corps 1895 ; m em bre 
du consistoire 1891-1898, m em bre fo n d a teu r du san a
to riu m  de C lairm ont sur Sierre. [H. Da.]

F R U T I N G .  Fam ille bourgeoise de la ville de Berne, 
é te in te  en 1801. A rm oiries  : de gueules à la  m arque  de m ai
son d ’or accom pagnée de tro is étoiles du m êm e, soutenue 
de tro is coupeaux de sinopie. — 1. B e n e d i k t , bailli de 
S a in t-Jean  1564, de T rachselw ald  1587. —  2. B e n e 
d i k t , fils du n° 1, bailli de Frienisberg  1593. —  3. 
P e t e r , fils du n° 2, bailli d ’A arberg  1614, d irec teu r de 
l ’h ôp ita l 1626. —  4. P e t e r , fils du n° 3, g rand  sau tie r 
1628, bailli de Buchsee 1631. —  Voir L L .  [n . w .]

FRYBERG

F R U Y O .  Fam ille  é te in te  de F ribourg . Arm oiries : 
d 'a zu r à la  bande d ’or chargée de tro is feuilles de trèfle  
de gueules. —  1. P e t e r ,  bourgeois de F ribourg , ta n 
n eur de son m étier, * après 1506, des D eux-C ents 1526, 

des Soixante  1528, secrétaire  de la 
ville 1536-1539, tréso rie r 1541-1542 
e t 1548-1551, b an n ere t 1557-1560 ; 
f  1577. Il re çu t en 1541 une le ttre  d ’a r 
m oiries de C harles-Q uint, p robab le
m en t grâce à l ’in te rv en tio n  du  com te 
de G ruyère et pour les services q u ’il 
lui a v a it  rendus en p ro tég ean t son 
com té contre une agression bernoise. 
On possède de lui un  recueil con te
n a n t les chroniques de Fries, Cudrefin, 

G ruyère, de la  guerre  de Savoie, la rédac tion  allem ande 
de Du C hastel, la chronique de S terner de la guerre 
de Souabe et son écrit su r l ’affaire  de Schilling. —  2. 
H a n s ,  fils du n° 1, du  P e tit  Conseil dès 1581, tréso rie r 
1585-1589; f  1599. —  3. K a r l ,  bailli de G ruyère 1568- 
1573, du P e tit  Conseil 1578. —  4. H a n s ,  bailli de 
Bellegarde 1612-1617, de G rasburg  1620-1625; m em bre 
du  P e tit  Conseil 1626. — 5. H a n s ,  bailli de L ocam o 
1632-1634, m em bre du P e tit  Conseil 1635. L a fam ille 
s’é te ig n it au  X V IIe s. —  Voir A .B üch i : Die Chroniken 
und Chronisten von F re ib u rg .—  Régin aid de H enseler : 
Lettre d’armoiries conférée à Pierre Fruyo, dans A F  
V, 137-144 e t A H S  1920, 71-72. [ a . B ü c h i . ]

F R U Z Z I N  I. Fam ille tessinoise qui se fixa au  com 
m encem ent du X I X e s. à  Brigue e t qui s ’y  est é te in te . 
—  1. P . J o s e p h ,  de Brigue, * 1816, jésu ite  en 1836 ; 
il exerça sa vocation  en Suisse, en F rance  et en A m éri
que ; f  à  Buffalo en 1880. —  2. P . L e o p o l d ,  frère du 
n° 1, * 1821, jésu ite  en 1839 ; à  Brigue, e t dès 1847, 
m issionnaire dans le g rand-duché de B ade; f  1854 à 
P ad erb o rn . —  Voir B W G  I I .  [ D . I . ]

F R Y ,  F R Y G ,  F R Y O .  Voir F r e i .
F R Y B E R G  ( F R E Y B E R G )  (C. Grisons, D. V order

rhein , Cercle D isentis). Nom  de deux ch â teaux , près de 
Seth  et de T runs, qui passa à  une fam ille de m inisté- 
r iau x  des évêques de Coire e t p robab lem en t aussi de 
l ’abbaye  de D isenlis (autrefois Frigeberg, Frickberg).

Arm oiries  de la  fam ille : coupé d ’a r 
g en t et d ’azu r à tro is basan ts  d ’or. 
Selon Bucelin (H istoria sacra et pro
fa n a ),  les barons von F reyberg  exis
ta n t  encore a u jo u rd ’hu i dans l ’Alle
m agne du Sud, re m o n ten t à  cette  
fam ille, qui posséda anciennem ent, 
ou tre  le ch â teau  e t la seigneurie de 
Seth, le ch âteau  e t la  seigneurie de 
Jö rgenberg  (Com. W altensburg). Au 
X IV e s. e t plus ta rd  encore, ces deux 

seigneuries p assè ren t ensem ble à différents posses
seurs. Le duc A lbert d ’A utriche les rem it en fief, le 
25 jan v ie r  1342, au  com te R udolf von W erdenberg- 
Sargans. F r i e d r i c h  von F ry b erg  é ta it parm i les enne
m is de l ’évêque lors de la ren con tre  d ’Em s près de 
Coire le 26 ao û t 1255 ; C h u n r a d  renonça  en 1356 à 
tous les d ro its  et biens a p p a rte n a n t au x  F ü rs te n 
b u rg  en faveur de l ’évêque ; R a i n g e r ,  f  vers 1330, 
fu t le dernier des F ry b erg  à Seth . Sa succession donna 
lieu à u n  long conflit au  cours duquel les deux  sei
gneuries to m b è ren t sans doute  au  pouvoir des R hâzüns. 
Elles p assè ren t ensuite  p a r h é ritage , en 1458, de Georg 
von R hâzüns à  Jos-N iclas von Zollern, qui les v en 
d it au  couvent de D isentis, en m ains duquel elles re s 
tè re n t ju sq u ’au  ra ch a t des d ro its seigneuriaux.

Le ch âteau  de F ry b erg  près de T runs tire  p robab le
m en t son nom  de la  seigneurie de F ryberg  près de Seth, 
parce que le couven t de D isentis au ra  confié ce poste 
avancé de ses te rres  à  l ’E st à  un  m em bre de la  fam ille 
F ryberg . P rem ière  m ention  en 1249, lorsque A ntonio 
de Carnisio, envoyé p a r le pape comm e ad m in istra 
te u r  du couvent de D isentis, rem it ce ch âteau  à son 
frère Lanfranco. Tous deux fu ren t chassés du pays 
p a r le nouvel abbé, H einrich  von W erdenberg . Le châ
tea u  fu t encore une fois enlevé au couvent, puisque le 
com te Hugo von W erdenberg  d u t le re s titu e r  en 1327 à 
la  prière de l ’abbé  Ja k o b  von B ucchorn. Les derniers

J o h a n n  F r u t i g e r .  
D ' a p r è s  u n e  p h o t o g r a p h i e .
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vestiges de la tou r, un  pan de m u r h a u t de 10 m ètres, 
s ’effondrèrent lors du trem b lem en t de te rre  du 16 no
vem bre 1911.

Des fam illes F ryberg  ex isten t encore a u jo u rd ’hui 
dans p lusieurs com m unes de la  ju rid ic tio n  de D isentis.
—  Voir Campell. —  Guler : Rätia. —  K raneck  : R itter
burgen. —  Mohr : Cod. dipi. —  Le m êm e : Reg. von 
Disentis. —  W artm an n  : Rät. Urkunden. —  J .  H ahn  : 
D ie Huin« dans ASM NS, X V III . — P . A.
Vincenz : Die Burgen Fryberg und Ringgenberg, dans 
B M  1922. [ P . - A .  V i n c e n z . ]

F R Y B U R G E R .  Voir F r e i b u r g e r .
F R Y E N B A C H , von. Fam ille lucernoise é te in te . — 

R u d o l f  est m entionné en 1327 comm e bourgeois, cellé- 
rie r du couvent de bénédictins de L ucerne 1341-1356. — 
H e i n r i c h , frère  d u  p récéden t, m agister, chanoine de 
Passau , secrétaire  des ducs A lbert e t O thon d ’A utriche, 
curé de S t. S tephan  à Vienne 1323-1336. —  Voir 
K opp : Geschichtsblätter I, 105-116. —  Segesser I, 483.
—  G /r .  6 2 , 5 0  ; 7 4 ,  2 0 7  ; 7 9 ,  2 8 .  [P .-X . W .]

FR YE N B E R G ,  U L R IC H ,  d e  M a l t e r s ,  a p p r i t  le
m étier d ’im prim eur à  Bâte chez Sam uel A piarius, et 
s ’occupa à Horvv e t à  Saint-G all de l ’im pression de 
chansons e t de cartes à  jo u er. E n 1581, il fu t em pri
sonné en Suisse comme co lporteur de livres e t mis 
sous tu te lle  en 1583 ; f  en 1591, — Voir v. L iebenau : 
Gesch. der Buchdruckerei v. Luzern, p. 2 9 .  [P.-X. W.]

F R Y M A N N . Voir FREIMANN.
F T A N .  V o i r  F e t a n .
F U C H  1N U S .  Voir FüTSCHI.
F U C H S .  Nom  de fam ille très rép an d u  dans la Suisse 

allem ande e t à F ribourg . On le rencon tre  dans les 
cantons d ’Argo vie, Berne, F ribourg , Lucerne, Sain t- 
Gall, Schwyz, Soleure e t Valais. E n  ou tre, une famille 
de ce nom  existe dans Appenzell (R h .-E .) et dans 
la  ville de Bâle.

A. C a n to n  d 'A r g o v ie .  D eux anciennes fam illes 
bourgeoises d ’Hornussen. A rm oiries  : p a r ti d ’azu r à 
tro is étoiles d ’or, e t d ’a rg en t à  une tê te  de renard  d ’or.
—  K a r l , D r phil., * 1 7  décem bre 1880. m aître  de dis
tr ic t  à  Sins 1906, rec teu r des écoles de d istric t à  R hein- 
felden dès 1908, fo n d a teu r de 1’Erziehungsverein  ca th o 
lique a rg o v ie n .— D SC . [L. S.]

B. C a n to n  d e  B e r n e .  Fam illes actuellem ent b o u r
geoises de B lauen, de M ürren et de Brienz. A Bienne : 
P e t e r ,  p rê tre , se m aria  en 1524, fu t bourgm estre  1553-
1554. Son petit-fils — S t e p h a n  d ev in t sén a teu r en 1576.

A une fam ille bourgeoise de Berne, é te in te  de bonne 
heure, a p p artien n en t : —  1. C h r i s t i a n , bailli de W an
gen 1 4 6 5 , et —  2 .  A n t o n , du Conseil 1 5 1 5 , châtela in  
de F ru tig en  1 5 1 8 , f  1 5 2 2  à la Bicoque Arm oiries : 
d ’azur au  ren ard  p assan t su r tro is coupeaux de sinopie.
—  L L .  —  [ R . W . ]  —  F r i e d r i c h -E M A N U E L , 1781-6 m ai 
1855, reçu t la bourgeoisie de Gléresse en 1828. Colpor
te u r  et zélé défenseur du p ro tes tan tism e . A publié 
Federkam pf, 1823, dirigé contre le chanoine lucernois 
Geiger, e t ïlerzstoss des P apsttum s. Il fit don à  la  caisse 
des in s titu teu rs  bernois de 30 003 fr. et lui légua encore 
251 417 fr., ainsi que 9400 fr. à  des œ uvres de bienfai
sance e t à  des sociétés religieuses. —  Tillier : Restau
ration  I I I ,  367. — B T  1858, 265. — B arth .

U ne a u tre  fam ille bourgeoisie de Berne ex ista it de 
1 6 2 2  à  1 7 5 5 .  [H . T .]

C. C a n to n  d e  F r i b o u r g .  —  H e i n r i c h , notaire , de 
H eiligkreuz (Thurgovie), acqu it en 
15931’ind igénat de F ribourg  et en 1609 
le p a tr ic ia t. Arm oiries : de gueules à  la 
bande d ’or chargée d ’un renard  du pre
m ier. — H e in r ic h ,  fils du précédent, 
é tud ia  au  Collège Borrom ée à Milan, 
D r theol. e t d ro it canon ; chanoine de 
Saint-N icolas en 1649, il re p rit l ’ad m i
n istra tio n  de la com m anderie de Saint- 
Je a n  à F ribourg  (1665-1675), m ais eut 
de sérieuses difficultés avec l ’évêque

et le com m andeur. Après la  m o rt de l ’évêque, Mgr 
K nab, il adm in istra  le diocèse de L ausanne comme 
com m issaire apostolique d u ran t p lusieurs années. Dans 
la lu tte  en tre  l ’évêque S tram bino  et le chap itre  de 
Saint-N icolas, il défendit avec ta n t  de chaleur les droits

du chap itre  que l ’évêque le d estitu a  de ses fonctions de 
v icaire-général, f  24 jan v ie r 1689, Fuchs laissa une p a r
tie  de sa bib lio thèque, don t la célèbre b ib lio thèque de 
Pierre Falck, aux  capucins, et sa fo rtune  aux  ursulines 
de F ribourg . Il est généralem ent considéré au jo u rd ’hu i 
comm e l ’a u te u r d ’une chronique fribourgeoise anonym e 
en la tin , re la ta n t les événem ents politiques de la  fon
d ation  de la ville à  1481, e t les affaires ecclésiastiques 
ju sq u ’à son époque. Elle a été éditée avec une tra 
duction  française pa r Héliodore R aem y de B ertigny : 
Chronique fribourgeoise du X V I I s s., 1852. —  Voir A. 
Büchi : Die Chroniken und Chronisten von Freiburg, p. 
296-298. —  A S H F  IX , 230. [ A .  B u c h i . ]

D. C an to n  d e  L u c e r n e .  Fam ille représentée au 
Conseil dès le m ilieu du X IV e s. Nouvelles n a tu ra lisa 
tions 1562, 1687. —  1. W e r n e r , m archand , du Conseil 
1352. —  2. W E R N E R ,  du Conseil 1396, 1400, 1408, 
1414, am m ann  1434. —  3. FI a n s , du Conseil 1422, fu t 
chargé p a r le Conseil de peindre des arm oiries, bannières 
et v itra u x  en 1423 et 1456. —  S K L .  —  4. U l r i c h , du 
G rand Conseil 1423, du P e tit  Conseil 1430. — 5. . Jo 
h a n n , du G rand Conseil 1429, du P e tit  Conseil 1430.
—  6. P e t e r , du G rand Conseil 1455, 1464. [P.-X. w.]

E. C a n to n  de S a i n t - G a l l .  Fam ille originaire de 
Bichelsee, devenue bourgeoise de R appersw il en 1516, 
ou elle occupa dès lors presque régulièrem ent les plus 
h au tes  fonctions. A rm oiries : d ’or au  renard  rav issan t de 
gueules sou tenu  de trois coupeaux de sinopie. — 1. 
P e t r u s ,  1679-1734, doyen du chap itre  d ’E insiedeln. —
2. J o i i a n n - C h r i s t o p h , 1671-1731, du G rand et du P e tit 
Conseil. — 3. H e i n r i c h - C h r i s t o p h , D r m ed., 1704- 
1757, fils du n° 2, du G rand Conseil 1730-1734, secrétaire  
de la ville 1734-1737, du P e tit  Conseil 1737-1753, vice- 
lan dam m ann  1753-1757. —  4. J o h a n n - A n t o n - F i d e l , 
fils du n° 3, 1734-1796, D r m ed., du G rand Conseil 
1759-1763, du P e tit  Conseil 1763-1789, e t avoyer ju s 
q u ’à  sa m o rt. —  5. F é l i x - C h r i s t o p i i - C a j e t a n , fils 
du n° 3, * 1749, é tud ia  la pe in tu re  à Augsbourg, Milan 
Rom e, fit, ren tré  en 1775 dans sa pa trie , quelques 
p o rtra its  e t de nom breux  dessins pour l ’illu stra tio n  des 
œ uvres de Shakespeare ; du G rand Conseil 1777, se
crétaire  de la ville 1783-1798, t  1814 à Saint-G all, p ré 
sident du trib u n a l pénal e t de la  Cour d ’appel. —  6. 
F r a n z - X a v e r - J o s e f - A n t o n , 1767-1826, fils du n° 4, 
D r m ed., m édecin de d istric t, conseiller san ita ire , sé
n a te u r de la R épublique helvétique à  A arau . —  [Schn.  
ot Bt.] —  7. Fé lix -H e in r ic h -C h r is to p h , * 18 ao û t 1795, 
fils du n° 5, chapelain de Mörswil, puis curé de Liebin- 
gen, de Saint-G all et en 1825 de R appersw il. D irecteur 
sp irituel avec ses collègues Aloïs Fuchs, de Schwyz, et 
Félix H elbing, du chap itre  d ’Uznach, to u s tro is en
trè re n t b ien tô t en conflit avec lév êq u e  de Coire- 
Saint-G all à  cause de leurs ten ta tiv e s  de réform er l ’é
glise. Un program m e de réform e, présenté pa r Fuchs, 
ay an t été re je té , il en résu lta  l ’é laboration  des « Articles 
de B aden ». Le gouvernem ent libéral de Lucerne a p 
pela C hristoph Fuchs à  la chaire de théologie de cette  
ville, m ais il ne p u t com m encer son enseignem ent, à 
cause de la vio lente opposition de l ’évêque, q u ’après 
avoir consenti en sep tem bre 1834 à une sorte  de ré
trac ta tio n . Il dev in t en 1837 chanoine de Saint-Léode- 
gar, donna en 1838 un  exposé de sa foi religieuse qui 
sa tisfit la curie, rédigea en 1841 une ré tra c ta tio n  sans 
réserve et se fit dès lors l ’hom m e d ’affaires du p a rti 
q u ’il av a it a u p a ra v an t c o m b a ttu ; il d e m an d a le  rappel 
des jésu ites, auxquels il céda sa chaire en 1845. f  28 dé
cem bre 1846. —  Voir D ierauer V avec bibliographie.
—  A D B .  —  Katholische A nnalen  I, p. 188. —  B aum 
g artn e r : Gesch. des K ts. S t. Gallen. — Pour l ’ensemble : 
S K L .  —  L L .  [,;t.]

F . C an to n  d e  S c h w y z .  I. Fam ille établie  p rim iti
vem ent dans la M arche, puis répandue  ensuite dans le 
reste du can ton . Elle est m entionnée dans les Höfe  dès 
la prem ière m oitié du X I I I e s., et dès 1230 environ à 
Einsiedeln. Arm oiries : d ’azur au  ren ard  rav issan t ac
com pagné d ’une étoile d ’or en chef et de trois coupeaux 
de sinopie en po in te . La fam ille a  donné un certain  
nom bre de fonctionnaires com m unaux e t d ’ecclésias- 
tiques. —  [R -r.]  — 1. l lc le fo n s ,  p rê tre  e t historien ,
* 1765 à E insiedeln, t  18 octobre 1823 à  N iederhelfents-



F U C H S -G E S E L L S C H A F T F U E T E R

wil (Sain t-G all). D ’ab o rd  élève, puis m oine à  R heinau , 
a rch iv is te  du co uven t, il e n tra  en 1799 dans le clergé 
séculier à  la  su ite  des a tta q u es  don t il é ta it l ’ob jet 

à  cause de ses idées libérales. Vicaire 
dans la  région de la  L in th  1799-1804, 
curé à  E ngelburg , à  H âggensw il 1814, 
et peu  après à  N iederhelfentsw il. Il 
é ta it  en re la tions avec le p rince-p ri
m a t D alberg e t le v icaire général 
W essenberg. P arm i ses principales 
pub lica tions, il fa u t m en tio n n er : 
E gid ius Tschudi's Leben, 1805 e t Die 
mailändischen Feldziige der Schweizer, 
1810. — A D B .  —  W yss : H istoriogra

phie. —  P. E s te r i  : K leine gesammelte Schriften, p . 306.
—  2 .  A lo i s ,  p rê tre , * 1 7 9 5  à Schwyz, f  au  m êm e lieu 
2 8  fév rie r 1 8 5 5 .  A um ônier de l ’h ô p ita l e t professeur 
à  l ’école la tin e  de R appersw il, il d ev in t b ien tô t, avec 
son collègue C hristoph Fuchs, l ’un  des chefs du  cha
p itre  d ’U znach, e t l ’u n  des adversa ires de l ’évêque 
de G oire-Saint-G all. (Voir a r t.  F u c h s  de Sain t-G all). Le 
1 3  m ai 1 8 3 2 ,  Fuchs p rononça son rem arq u ab le  serm on : 
Ohne Christus kein  H eil fü r  die M enschheit in  Kirche  
und Staa t;  il re fusa  la ré tra c ta tio n  exigée p a r  la curie 
e t fu t  suspendu  pour cette  raison en 1 8 3 3 ,  m ais en 
1 8 3 5 ,  il se ré tra c ta  en p a r tie  e t com plètem ent en 1 8 4 2 . 
Fuchs fu t  de 1 8 3 3  à 1 8 3 6  bib lio thécaire  du couvent 
de Sain t-G all, puis v écu t dès lors re tiré  à  Schwyz. 
—■ A D B .  —  B a u m g artn e r : Gesch. des K ts. St. Gallen
I I I .  —  D ierauer V . —  [ B t j  —  3 . A u g u s t i n ,  d ’Ein- 
siedeln, * 2 7  novem bre  1 7 9 6 ,  e n tra  le 1 er novem 
bre 1 8 1 7  au co u v en t de K reuzlingen, don t il fu t le 
dernier abbé, du 1 7  octobre  1 8 3 1  à la  suppression  18  
ju in  1 8 4 8  ; f  à  St. F iden  11 février 1 8 7 4 . —  4 .  Gæci- 
l i a ,  * 2 a o û t 1 8 1 0 ,  se h t  re m a rq u er p a r  la  sa in te té  
de sa vie ; f  2 3  ju ille t 1 8 4 4  à W ill er zeli près d ’Ein- 
siedeln. —  R ingholz : E in e  verborgene Heilige, he

D ans la com m une de F re ienbach  se tro u v e  le F uchsen
berg, qui tire  son nom  de la  fam ille Fuchs de ce village. 
U ne chapelle y  fu t  constru ite  en 1594, e t dédiée à 
sa in te  M arie-M adeleine. Le peuple, à  cause du re m arq u a 
ble tab le au  qui orne la paroi Sud, l ’appelle  la  chapelle 
des Trois Suisses. —  L L .  •— L L H .  [R -r .]

I I .  Vieille fam ille du M uota ta l. —  1. M a r t in ,  bailli 
des Höfe  vers 1651, de E lenio 1658, po rte-bann ière  
e t m em bre  du  L an d ra t. —  2. J o h a n n - M e lc h io r ,  du 
Conseil e t dép u té  du  Conseil, bailli de E lenio 1682 : 
f  à S teinen 1686. -— 3. T h e o d o r ,  de S teinen, fu t cruel
lem en t m is à  m o rt p a r  les F rançais en ao û t 1799. —
4. J o s e p h  - L e o n h a r d ,  1814-1861, au  G rossenstein, 
m em bre du tr ip le  Conseil de d is tric t 1842, juge  de 
d is tric t 1849, Genossenrat 1850, conseiller com m unal 
à  Schwyz 1852-1858 ; f  à  la  W aldau près de B erne.
—  5. Jo s e p h -M a r ia ,  au  G rossenstein, 1851-1914, juge 
de d is tric t, p résid en t du tr ib u n a l. — Voir LL. — 
F . D e ttlin g  : H ist.-geneal. Notizen. — M. D ettling  : 
Schwyzer Chronik. —■ Le m êm e : Gesch. und S ta tistik  
der Gem. Schw yz (m ns.). [D. A.

G. C a n to n  de So lenne. Fam ille  de n o uveaux  b o u r
geois de la  ville de Soleure. —  J o h a n n - J a k o b ,  de 
G ünsberg, charp en tie r e t auberg iste  à  l ’É to ile , bourgeois 
1704. Arm oiries : d ’or à  une bande d ’azu r chargée d ’un 
ren ard  de gueules. •— P . P ro ta s  W irz : Bürgerge
schlechter. [v. V.]

H . C a n to n  du V a la is .  F u c h s , F u x , L e p o r is . Très 
ancienne fam ille à  Saint.-Nicolas et G rachen, d ’où elle 
se rép an d it à  E m d et Viège. —  A n to n , de Viège, curé 
de Täsch 1562, Saint-N icolas et chanoine de Sion 1593 ; 
t  1596. —  B W G . —  A rch. Valere. [D. I.]

F U C H S -G E S E L L S C H A F T  (COMPAGNIE DU RE
NARD). Lors de la  guerre  de Sem pach e t dans les 
années su ivan tes, se co n stitu è ren t à  Z urich des com 
pagnies de p a rtisan s . Ceux qui é ta ien t favorables 
au x  Confédérés se g ro u p èren t le 23 octobre 1386 sous 
la  conduite  du chevalier alsacien P e te r  D ürre  de 
Rosheim  e t p r ire n t le nom  de Gesellen m it dem Fuchs 
(com pagnons du ren ard ), du fa it que les m em bres 
inscrits dans l ’acte  de fo ndation  p o rta ien t un  renard  
en signe de ra lliem en t. C’é ta ien t : le chevalier P e te r  
D ürre , cap ita ine  ; le chevalier Jo h an n  von T rostberg  ;

le chevalier Jo h a n n  von Seon ; H einrich  Meiso, R. 
K unz, Bilgri de W olhusen, E b erh ard  S tagel, Jo h an n  
Seiler, E b erh a rd  K ilch m atte r cadet et Jo h a n n  H oppe- 
ler. A hn  d ’em pêcher les divisions dans la  bourgeoisie, 
le B aptistalrat de 1387 décida la  dissolution de la 
société ainsi que celle d ’une a u tre  com pagnie favorable  
à  l ’A utriche et fondée pa r H einrich  H agnauer e t U lrich 
Oehem . —  Voir Helvetische B ibliothek  V I (1741), p . 121.
—  M em . T ig ., 1742 p. 159. —  G. von W yss : Vortrag 
vor der Ges. der Böcke, 8 m ars. 1877, p. 10. —  D änd- 
liker : Geschichte Z ur. I, p. 175. [ r .  H.]

F Ü C H S L I .  Fam illes de B rugg et de B rem garten  
(Argovie). Arm oiries : . . .  à  une jam b e  de faucon  a tta ch é e  
d ’u n  grelo t, e t su rm on tée  d ’une cro ise tle  (scu lp tu re  à 
B ienne, 1613; voir W . B ourquin  : B eitr .z . Gesch. B iels).
—  B a l t h a s a r  en 1547, J o h a n n - J a k o b  en 1614 fu ren t 
avoyers de B rugg. —  J a k o b ,  avoyer de B rem garten  en 
1587. —  Ces fam illes fo u rn iren t p lusieurs officiers au 
service de F rance. —  L L. —  L L H .  [ l . S . ]

F U E N T E S .  D o n  P e d r o - E n r i q u e z ,  C o n t e  d i  
F u e n t e s ,  * vers 1530 à Z am ura (E spagne), neveu du 
duc d ’Albe, gouverneur des Pays-B as 1592-1596, de 
Milan 1600-1610, f  en ce tte  ville le 22 ju ille t 1610. 
Comme gouverneur de Milan, il te n ta  in u tilem en t 
d ’em pêcher le renouvellem ent de l ’alliance en tre  
H enri IV de France  et les Grisons en 1602 et la  signa
tu re  du tra i té  en tre  ces derniers e t Venise en 1603. 
Il ne p a rv in t pas m êm e à  conclure, de son côté, un  ac
cord avec eux. F u rieux , il dirigea to u t  le tra fic  de Milan 
vers l ’A llem agne p a r les passages de la  C onfédération 
e t ne laissa p lus ex p o rte r de céréales dans les Grisons. 
11 com m ença en m êm e tem ps la  construction  de la  fo rte 
resse qui p o rte  son nom , à  l ’ex trém ité  N ord du lac de 
Còme, sur la  colline de Monteggiolo près de Colico, 
à  l ’issue de la  V alteline. C’é ta it une m enace p erm anen te  
pour C hiavenna et la  V alteline. Les troub les de 1607, 
qui éb ran lèren t les I I I  Ligues, fu ren t u n iquem en t p ro 
voqués p a r la  construction  de cette  forteresse. Elle fu t 
p a r la  su ite  une épée de Dam oclès suspendue su r les 
Grisons, don t to u s les efforts pour la  d é tru ire  fu ren t 
vains. L a forteresse de F u en tes passa  à  l ’A utriche après 
la  guerre de succession d ’E spagne et fu t enhn  rasée pa r 
B onaparte  en 1796. —  Voir R o tt : Représ. D ipl. —  v. 
Sprecher : Kriege und Unruhen. —• A Giussani : Il 
Forte di Fuentes. [ l ì .  P u o r g e r  e t  M. V.]

F U E T E R .  N om  de fam ille des can tons de Berne 
e t de Zoug.

A .  C a n t o n  d e  B e r n e .  F u e t e r ,  F u t e r ,  F u t t e r ,  
fam ille bourgeoise de B erne dès 1528. Arm oiries : 

d ’azu r à  une com ète d ’or accom pagnée 
de deux étoiles à  six rais du m êm e et 
en po in te  de tro is coupeaux de sinopie. 
L ’ancê tre  est J o h a n n e s ,  p réd icateu r 
à  Einigen 1532, K irchdorf 1537, W im- 
m is 1565, f  1571. —  1. A n d r e a s ,  
1660-1742, pein tre-verrier. On trouve  
de ses œ uvres dans les églises d ’Ober- 
wil, Seedorf, Muri (Berne), Gurzelen, 
N iederbipp, M orat, N iederwil, Gryon, 
F ru tigen , H erzogenbuchsee, S te ttlen , 

etc. —  S K L .  —  2. D a v i d ,  1659-1744, p a s teu r à Zwei- 
sim m en 1686, B erthoud  1699, L ü tzelflüh  1724, doyen 
1729-1744; théologien é ru d it e t g rand  connaisseur des 
langues du lev an t. —  3. A b r a h a m ,  f  1729, fu t expulsé à 
N yon en 1700, pour avo ir participé  au  m ouvem ent 
p ié tiste  ; p a s teu r d ’A arberg  1700-1729. —  Acta P ietistica.
—  4. E m a n u e l , * 18 octobre 1703, lieu ten an t de la 
ville de Berne 1744, du  Burgervorschlag 1745 ; fu t mêlé 
en 1749 à  l ’affaire H enzi, condam né à m o rt comme 
l ’un des p rincipaux  coupables e t exécuté avec Henzi 
e t W ernier le 17 ju ille t. Dans la  m êm e con juration  
fu ren t égalem ent im pliqués : —  5. G a b r i e l , 1714- 
1785, droguiste  ; condam né à  m o rt en 1749 il p u t  s ’en
fuir e t fu t décapité  en effigie, gracié en 1780, e t —  6. 
Christian-DANIEL, * 14 avril 1720, orfèvre. Au service 
de P russe 1740, puis de F rance, il re v in t à  B erne en 
1745, s ’enfu it à Londres en 1749 et se re n d it en 1754 
com m e m orave en Pensy lvan ie . Il fu t am nistié  en 
1780 e t rev in t à  Berne, f  31 décem bre 1785. — S K L .  — 
Voir pour les 3 précédents aussi T illier : Gesch. Bern  V.
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—  B .-R . Fetscherin  : Die Verschwörung von 1749 (m ns. 
à la  b ib lio thèque de la  ville de B erne). —  7. D av id , 
1749-1838, négociant, célèbre m orave et fac teu r d ’or
gues. —  8. C h r is t ia n ,  1752-19 jan v ie r 1844, m aître  
de la m onnaie à  B erne 1791, m em bre de l ’ad m in istra 
tion  de la ville 1818, du G rand Conseil 1821. —  S K L .
—  S B B  4 . —  J o b .  S tr ic k le r  : Die Berner M ünzstatt 
und ihr Direktor Chr. Fueter d a n s  B T  I I , 1905. —  9. 
K a r l ,  fils d u  n “ 8, 1792-24 se p t . 1852, p h a rm a c ie n  
à  B erne , a u te u r  de Die N aturwissenschaften im  K t. Bern 
bis 1827. —  10. E d u a r d ,  * 1801, p ro fesseu r de n o s o 
logie  e t de c lin iq u e  à  l ’u n iv e rs ité  de B e rn e  1833, fo n d a 
te u r  e t  d ire c te u r  de la  p o lic lin iq u e  ; a u te u r  de Bad 
Gurnigel, 1818 ; Gallengastriches Nervenfieber 1836 ; 
Behandlung des Gaslricismus 1840 a in s i que  de t r a v a u x  
su r  des q u e s tio n s  sociales e t de  p a u p é r ism e , e tc . f  30 
a v r il  1 8 5 5 .—  V S N G  41. —  B T  I. —  S B B  I I .  —  Zur  
E rinnerung... 1855. —  11. F r i e d r i c h ,  * 1802, n é g o c ia n t, 
d é p u té  a u  G ran d  Conseil 1846, co nseille r d ’É ta t  e t 
d ire c te u r  des finances 1850-1858, co nseille r n a tio n a l 
1848-1858. f  à  P ré fa rg ie r  26 se p te m b re  1858. —  B T  
1863. —  12. C h a r l o t t e  R y tz -F u e te r ,  p e in tre , 1804- 
1880. —  S K L .  —  13. E d u a r d ,  * à  B â le  13 n o v e m b re  
1876, r é d a c te u r  de la  N Z Z  1904-1908 e t 1912-1921 ; 
p r iv a t-d o c e n t à  l ’u n iv e rs ité  de Z u rich  1903-1921, avec  
t i t r e  de p ro f. 1915, a u te u r  d ’u n e  Histoire d e l’historiogra- 
phiemoderne, 1914, e t de Weltgeschichte der letzten 100 
Jahre, 1921. L is te  de ses œ u v re s  d a n s  D SC . —  14. R u 
d o l f ,  * 30 ju in  1880, f rè re  d u  n° 13, p ro fesseu r de 
m a th é m a tiq u e s  à  l ’u n iv e rs ité  de  Z u rich  dès 1916, re c te u r  
1919-1921, fo n d a te u r  e t p re m ie r  p ré s id e n t de la  S ocié té  
su isse de  m a th é m a tiq u e s . [ G u stav  F u e t e r  et H. Tr.]

B. C an to n  de Zoug. Fam ille é te in te  de la  ville de 
Zoug. Dernière inscrip tion  dans le rôle des bourgeois 
en 1659. A rm oiries : d ’azu r à  un  soc de charrue  sommé 
d ’une étoile d ’a rgen t accom pagné de deux étoiles du 
m êm e e t en poin te de tro is coupeaux de sinopie. —  
H e i n r i c h ,  f  1422 à  Bellinzone. —  [G. F.] — • K a s p a r ,  
trav a illa it en 1592 à  la Monnaie de Coire ; m aître  de la 
m onnaie à  Zoug et au Valais, s’enfu it en Ita lie , fit faillite, 
d ev in t m aître  de la m onnaie du com te de Spinola e t de 
1597 à  1606 de celle de L ucerne. E n 1599, il reçu t la 
bourgeoisie d ’honneur de cette  ville, où il frap p a  de 1601 
à  1606 pour 188 000 fi, de m onnaie. —  B S N  IX , 6. — 
S K L .  —  Archives d ’É ta t  de Lucerne. [ l '.-x . w.] 

F U G G E R ,  J a k o b ,  d ’une fam ille d ’A ugsbourg 1567- 
1626, chanoine de Constance 1594, p révô t de la cathé
drale 1595, évêque de Constance 1604-1626. —- K a r l -  
J o s e f ,  évêque su fïragan t de Constance 1739-1768. — 
K indler von Knobloch : Oberbad. Geschlechterbuch. — 
Freib. D iözesan-Arch. IX . —  N üscheler : Gottesh. [Sen.] 

F Ü G L I S L O ,  von.  Fam ille de m in isté riaux  des 
H absbourg , don t le berceau é ta it à B üren ob dem  
Bach, paroisse de W olfenschiessen (N idw ald), dom aine 
qui, depuis le X V IIe s., p o rte  le nom  de Lech. —  1. 
W e r n h e r  von Vugelislo, chevalier, é ta it vers 1240 
l ’un  des p rincipaux  chefs du pays. —  2. R u e d i  Füglislo 
chevalier, a p p a ra ît de 1342 à  1353 comme bourgeois 
in te rne  de Lucerne dans le rôle d ’arm es de la  ville. —
3. J e n n i  (Johannes) Füglislow, ou en abrégé Fügli, 
jo u a  un  grand rôle dans les démêlés avec E ngelberg en 
1413 e t dans la  politique de conquête du Tessin. La 
D iète l ’envoya dans l ’Eschental, en 1417, e t en 1418 
comm e juge dans le Val Maggia e t le Val Verzasca. 
Il to m b a  à  Arbedo en 1422, avec son fils Hensli, e t la 
famille s ’é teignit avec eux. — Voir D urrer : K im st- 
denkm. von Unterwalden. [R. D.]

F Ü G L I S T A L L E R ,  L e o n z ,  de Jo n en , *20  avril 
1768, professeur de physique à  L ucerne 1798-1823, 
chanoine au H of 1824, p rieu r 1831, f  21 m ars 1840. — 
L u z .'K K . B l I I I ,  206. [p.-X . W.]

F Ü G L I S T H A L .  Fam ille  noble originaire de Vauffelin 
(Füglistbal en ail.) e t, peu t-ê tre , souche de la  famille 
zuricoise V ogelisthal. Arînoiries : de gueules à  un épervier 
d ’a rgen t. Le seul m em bre connu —  J e a n  de Füglistbal, 
est m aire de P éry  en 1349. —  Voir T rou illat. —  A. Dau- 
court : Diet. hist. —- Voir aussi V a u f f e l i n .  [h . j.]  

F U H R M A N N .  Fam ille bâloise à  laquelle a p p artie n t : 
O t t o ,  D r phil., * 1871, p riv a t-d o cen t, professeur ex tra 
ordinaire et, dès 1910, professeur ordinaire de zoologie

et d ’anatom ie com parée à l ’académ ie, puis un iversité  
de N euchâtel. C onservateur du Musée d ’h isto ire  n a tu 
relle de N euchâtel dès 1911. E n 1910, il fit, avec 
Eugène M ayor, un  voyage d ’exploration  scientifique en 
Colombie, don t les ré su lta ts  on t été publiés dans le 
t .  V des M émoires de la Soc. neuchâteloise des sciences 
nat. A collaboré au  B ull, de la Soc. neuch. des sc. nat., 
à la Revue suisse de zoologie, au Centralblatl f. Bakte
riologie, au Zoologischer Anzeiger, aux  V SN G , etc. [L.M.] 

F U L A C H  (C. Schafïhouse. V. D G S). Deux localités 
disparues du H erb lingerta l ou F u lach ta l. L ’un , Alten- 
Fu lach , en aval de Thayngen, é ta it un  fief du chevalier 
von B lum eneck (1359-1360). Il passa plus ta rd  au  cou
ven t de religieuses de St. K a th arin en ta l près de Diessen- 
hofen, qui le v en d it en 1493 à la com m une de T hayngen.

L ’a u tre  Fulach, dom aine du couvent d ’Allerheiligen 
(Fula  en 1111), é ta it situé en tre  Schafïhouse e t H erb 
lingen, où des m urailles son t encore visibles actuelle
m en t. Ce village, don t é ta it issue la famille des nobles 
von Fulach, doit avoir d isparu  au  cours du X V e s. —- 
Voir US. —  R üeger : Chronik, p . 394. [h . W e r n e r . ]

F U L D E R A  (C. Grisons, D. et Cercle M ünstertal. 
V. D G S). Corn, et paroisse. L a p e tite  église réform ée 
fu t édifiée en 1714. Des m ines d ’a rgen t, a u jo u rd ’hui 
abandonnées, se tro u v en t su r la  m ontagne de V aldôra, 
d ite  au jo u rd ’hui Buffalora. R egistres de bap têm es dès 
1683, de m ariages dès 1673, de décès dès 1674. — 
P . Foffa : Das B und. M ünstertal. [L. J.]

F U L E N B A C H  (C. Soleure, D. O lten. V. D G S). 
Com. e t paroisse qui ap p a rten a it au trefo is à  la  seigneu
rie de F rid au  et passa avec elle à  Soleure en 1463. 
Trouvailles de l ’âge du bronze dans le voisinage du 
p o n t de l ’A ar près de F rid au . L a paroisse est m en tion 
née en 1253. La collation fu t com prise dans la  ven te  
fa ite  en 1307, pa r Ludwig von F roburg  à  R odolphe 
de N euchâtel-N idau, de la m oitié de la  seigneurie de 
F rid au  ; elle passa en 1400 au  chap itre  du Buchsgau 
e t en 1463 à  Soleure. E n  1557, la paroisse é ta it réunie 
à H ägendorf et K estenholz ; en 1622, elle fu t  incor
porée àrW olfwil et ré tab lie  en 1679. L ’église est dédiée à 
sa in t É tienne. L a chapelle Sain t-É tienne, située en 
dehors du village, a été form ée du chœ ur de l ’ancienne 
église paroissiale, qui d a ta it d ’a v an t la R éform e. —
F. Eggenschwiler : Territoriale E ntw icklung . —  R ahn  : 
Kunstdenkm äler. [H. Tr.]

F U L L  (C. Argovie, D. Zurzach. V. D G S). Vge dans 
la paroisse de Leuggern, qui form e avec R euental et 
F äh rh äu ser la  com m une politique e t civile F u l l -  
R e u e n t a l .  W ulne  dans le ren tie r des H absbourg, 
dépendait du bailliage de Schwarzw ald et de W alds
h u t. Il passa en 1415 aux  Confédérés e t fu t a ttr ib u é  
au « com té » de B aden. La m aison des chevaliers de 
S a in t-Jean  de K lingnau possédait en 1275 des biens 
à  F ulla. L a com m une fu t détachée d ’O berleibstadt 
p a r décret du 16 m ai 1832. Le ham eau de Ju p p é , d é ta 
ché de Leuggern, lu i fu t a ttr ib u é  le 24 novem bre 
1902. —  Merz : Gemeindewappen. —  B ronner : K t. 
A argau  I I ,  p. 314. [H. R.]

F Ü L L E M A N N .  Vieille famille thurgovienne qui 
com pte encore de nom breux  bourgeois à Steckborn  et 
à  Berlingen et don t les m em bres fu ren t fréquem m ent 
am m ann et bourgm estres du X V e au  X V II Ie s. —  
I I a n s - G e o r g  p ublia  à  Paris en 1738 un  Traité sur les 
lettres de change. [Sch.]

F Ü L L  I NS  D O R F  (C. B àie-C am pagne, D. L iestal. 
V. D G S). Com. et paroisse. E n  825 F irin isv illa  ; 1226 
Vilistorf ; 1272 V ulistorf ; 1276 V ilinsdorf ; 1295 Vu- 

lesdorf. A l'époque rom aine, le territo ire  de ce village 
é ta it trav ersé  pa r l ’aqueduc de L iestal à A ngst, connu 
au X V e s. sous le nom  de Heidenloch et visible encore 
a u jo u rd ’hui. Le nom  de F irin isv illa , a tte s té  en 825,  
tém oigne, avec les urnes funéraires e t la  tom be re trouvée 
non loin de là de l ’existence d ’une villa rom aine. Un cer
ta in  U p pert rem it en 825 le tiers de ses biens à  F irin is-  
vilta au  couvent de S a in t-Gall. L a chapelle fu t dédiée à 
sa in t Gall. Fü llinsdorf passa à l ’évêque de Bâle qui le 
rem it en fief aux  E ptingen . Johannes von E ptingen  le 
céda, le 26 avril 1277, au  couvent d ’Olsberg à  l ’exception 
de la  dîme et des p â tu rages com m unaux. Les seigneurs 
de Schauenburg  ava ien t aussi des biens à Füllinsdorf
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comm e v assaux  des com tes de F ro b u rg . Le 5 ju ille t 
1356, Jo h a n n  von  F ro b u rg  v e n d it FüU insdorf à  Leve
que de Bâle qui le rem it en fief avec la  basse ju stice  
et beaucoup d ’au tres  biens, le 15 novem bre 1432, à 
H en m an n  O ffenburg, e t le 3 février 1439 à la ville de 
Bâle. Vers 1450, les h a b ita n ts  de FüU insdorf re levaien t 
de L iesta l, qui possédait aussi la  dim e du village. Bâle 
en tra  en possession com plète du village p a r le tra ité  
de B aden  du 1er av ril 1585. Le village reçu t avec 
F re n k en d o rf 1525 une ordonnance jud ic ia ire . Au spi
ritu e l, FüU insdorf d épend it de M unzach, plus ta rd  de 
F ren k en d o rf. Il fu t incendié le 12 décem bre 1448 par
les gens de R heinfelden, et fu t décimé p a r la peste 
en 1564. C ette  année-là , l'é lection  du bailli ne p u t  avoir 
lieu le 9 ju ille t, car il n ’y av a it que 4 ou 5 hom m es p ré 
sen ts. Il ne re s ta it que 3 couples v iv an ts . Une donation  
de A nna-M argare tha  Beck-Zäslin p e rm it vers 1750 
d ’ouvrir une école. —  Voir L. F reivogel : Die Landschaft 
Basel. —  B ruckner : M erkw ürdigkeiten  1229. —  Merz : 
Burgen  I I I .  —  Schauenburg . — M unzacher Kirchenbuch 
1564. —  A rchives de Bäle-G am pagne ; Bereinbucli 
über Gefälle des Baselbiets I, n° 5. [ K .  G a u s s . ]

F U L L I Q U E T ,  Jean-GEORGES-Charles, Genevois, 
* 1863 ; p a s teu r à  L yon de 1891 à  1908, professeur de 
dogm atique à  l ’un iv ers ité  de Genève dès 1906. D r h . c. 
de l ’u n iversité  de L ausanne  1911 ; f  1924. —  Voir Cata
logue des ouvrages p ub i, par l'université. —  H eyer : 
É glise de Genève. [C . R . ]

F U L L Y  (C. V alais, D. M artigny. V. D G S). Com. 
com p ren an t les villages de C hâtaigner, B ranson, Vers 
l’Église, e tc . Anciennes form es : Fullie, F uillie , F ullye. 
F u lly  a p p a rte n a it  au trefo is à  la  châtellenie de Saillon 
et la ju stice  é ta it  adm in istrée  p a r  le m étra i qui rési
d a it à  B ranson . A près la  conquête  du  Bas-V alais en 
1475, F u lly  fit p a rtie  du g ouvernem en t de Sain t- 
M aurice, m ais re s ta  soum is au  châtela in  de Saillon 
pour la  ju stice  e t incorporé  à sa sous-bannière au  m ili
ta ire . Au sp iritue l, il re leva au  d éb u t, sans doute, de 
S a in t-L au ren t, l ’église p rim itiv e  de la châtellenie de 
Saillon, puis fo rm a une paroisse au  X I I I e s. —■ Gre- 
m au d . —  R ivaz : Topographie. —  R am eau  : m us. —  
A rchives locales. [Ta.]

FUMI ou FUMIVI.  A ncienne fam ille au to ch to n e  du 
val d ’Avers (Grisons), ac tuellem en t aussi na tu ra lisée  
à  F e ist, é te in te  à  S ta lla . Les F u m  h a b ita ie n t su rto u t 
C resta, où ils jo u ère n t un  rôle ém inen t dans l ’h isto ire 
de la  vallée. L a « m aison neuve », co n stru ite  en 1735 
pa r le lan d am m an n  T heodosius, p o rte  au-dessus de la 
p o rte  p rincipale  .les armoiries de la  fam ille : un  écu à la 
bande chargée de tro is étoiles. U n sceau de 1797 p ré 
sen te  l ’écu sim ple à tro is étoiles. A Casai, près de 
Cresta, une grande  m aison des F u m  p o r ta n t la  da te  de 
1538, fu t  dém olie ; c ’é ta it l ’une des plus anciennes de 
la vallée. La fam ille donna  plusieurs lan d am m an n  : 
C h r i s t i a n ,  1653 ; S i m e o n ,  1723 ; T h e o d o s i u s ,  1734 ; 
M i c h a e l ,  1792. — Voir L L .  —  Rhät. Staatskalender 
1792. —  W agner e t Salis : Rechtsquellen, p . 374. —  
R enseignem ents de l ’in s titu te u r  F u m m  à F e ist.—  Mohr : 
D okum entensam m lungen. [L. J.j

F U M A G A L L I .  Fam ille  originaire de Castiglione 
près Lecco. Elle reçu t en 1727 la  bourgeoisie de Ga- 
nobbio, où les frères G i o v a n - B a t t i s t a ,  G i a c o m o  et 
D O M E N I C O  rep riren t la  fab riq u e  de p ap ier des frères 
Pocobelli. —  Arm oiries : un  ch â teau  surm on té  d ’un  coq ; 
ém aux  inconnus. — 1. G i u s e p p e ,  * le 16 nov. 1793, 
curé de Ganobbio depuis 1815, dépu té  au  G rand Con
seil, 1830-1839, q u ’il p résida  en 1839. Il jo u a  un  rôle 
po litique, fu t accusé de h a u te  trah iso n  p a r les révo
lu tionnaires, en 1839, d u t s ’enfuir e t v ivre en exil 
p e n d an t dix ans, d u ra n t lesquels il fu t curé de Pon
zati (près Còme) e t p en d an t sep t ans chapelain  p o n ti
fical de Castel Gandolfo (près Rom e). Il re p rit  la 
d irection  de la  paroisse de Ganobbio en 1849 ju sq u ’à 
sa m o rt, le 20 avril 1 8 7 8 .—  2. G i a c o m o ,  ingénieur, de 
Lugano, trav a illa  à  la  d irection  des eaux  e t chaussées 
de Milan et fu t in specteu r des canaux  nav igab les de 
L om bard ie. P arm i ses oeuvres, il fa u t m en tionner le 
can a l navigable de Milan à Pavie. —  Voir D o tta  : 
I  T icinesi. —  Barofiìo : Storia. —  Bianchi : A rtis ti 
T icinesi. — Franscin i : La Svizzera italiana. — BStor.

1904 et 1905. —  A H S  1 9 1 4 .— R espini-T artin i : Storia 
polìtica d. C. Ticino . [c. t . ]

F Ü N F  DCE RFE R (C. Grisons, Cercle du  D. U n te r
lan d q u a rt. V. D G S). A nciennem ent h a u te  ju rid ic tio n  
qui com prit ju sq u ’en 1803 les q u a tre  villages de Zizers 
avec M astrils, T rim m is avec Says et H in tervalzeina , 
Igis avec M arschlins, e t U n te rv az  avec le ham eau  de 
P a tn a l. E n  1803, l ’Acte de M édiation y a jo u ta  H alden- 
ste in  comm e cinquièm e com m une, ju sq u ’alors baronnie  
sous le p ro tec to ra t des Grisons. H in terva lze ina  fu t 
détaché de T rim m is en 1878 e t form a une com m une 
avec V ordervalzeina ; Says d ev in t com m une au tonom e 
en 1880 ; M astrils se sépara  d ’abord  économ iquem ent, 
puis po litiquem en t de Zizers. L ’évêché de Coire acqu it 
de bonne heure des biens-fonds é tendus dans le te rr i
to ire  des q u a tre  villages pa r des donations im périales 
e t des ach a ts  : les dom aines de Zizers, Igis, Friewis près 
d ’U ntervaz , e t le fo rt d ’A sperm ont, en sorte  q u ’il se 
co n stitu a  une seigneurie foncière. Vers 1440 les com m u
nes des F ü n f D örfer, de m êm e que la ville de Coire, 
firen t alliance avec la  Ligue Grise, et en 1450 avec les 
11 ju rid ic tions ; elles o b tin ren t le libre choix de leurs 
au to rités . Les derniers d ro its de l ’évêque lui fu ren t 
rachetés. R uines des ch â teau x  de H aldenste in , L ich
tenste in , G ro ttenste in  près de H aldenste in , N euen
burg , R appenste in  et Friew is, d isparu  près d ’Ü ntervaz , 
Ober B üchenberg  e' U n te r R uchenberg  (A sperm ont) 
près de T rim m is (où do it avo ir existé encore un  tro i
sième ch âteau , celui de T rim ons), F rid au  à  Zizers, 
Fack lestein  près d ’Igis. Les ch â teau x  de H aldenste in , 
Salis inférieur et supérieur à  Zizers, M arschlins, son t 
encore h ab ités. | C.. J .]

F Ü N F Z E H N E R G E R I C H T  (T ribunal des Quinze).
I. Nom  de l ’ancien tr ib u n a l civil de l ’Obwald. Il a p p a 
ra ît pour la prem ière fois en 1390 et se com posait du 
lan d am m an n  en charge com m e présiden t, e t de quinze 
ju rés , nom m és pour une année pa r les paroisses de 
Sarnen, K erns, Sächseln, A lpnach, Giswil et L ungern. 
Dès 1803, les ju rés  fu ren t exclusivem ent pris parm i 
les conseillers du L an d ra t pour la durée de leurs fonc
tions. Q uand Engelberg  eu t été réun i à  l ’Obwald, il 
o b tin t égalem ent deux rep ré sen tan ts . L ’ancien nom  ne 
correspondait plus à  la  réalité . La co n stitu tio n  de 1867 
rem plaça cet organe p a r  le tr ib u n a l civil ou can tonal, 
de 7 m em bres. [H .  D . e t  Al. T . ]

I I .  Tribunal du canton d ’Uri. M entionné dès 1411 et 
1412, il se com posait du lan d am m an n  en charge comme 
juge du pays et de 15 juges choisis dans to u tes les com 
m un au tés  ; p lus ta rd , le lan d am m an n  fu t com pté 
parm i les 15. D ’après la landsgem einde de 1803 e t la 
c o n stitu tio n  de 1820, le Fünfzehnergericht s ’appela  dé
sorm ais e t ju sq u ’en 1850 tr ib u n a l can tonal ou cour d ’a p 
pel ; il é ta it  présidé p a r le lan dam m ann  en charge et 
composé de tro is juges-am m ann élus chaque année 
p a r la landsgem einde, d on t deux d ’Uri, un  d ’Urseren, 
et d 'u n  m em bre du Conseil de chacune des 10 com m u
nau tés d ’U ri e t d ’U rseren, qui changeaien t chaque année. 
—  Voir Gfr. 42, p. 62 et 64. —  Landbuch  1734. —  Cons
titu tio n s  de 1820 e t 1850. —  Fäsi : Beschreib, der Hel- 
vet. E idgen. I I ,  1766. [ K a r l  G i s l e r . ]

F U N K .  Fam illes des can tons de Zurich et de Berne, 
é te in te  à  Soleure.

A. c a n to n  de Z u ric h . I. Fam ille de M ettm enstetten  
où elle est m entionnée en 1504. Elle 
s ’est répandue  dans la  su ite  à  O tten 
b ach  et dans d ’au tres com m unes 
du d is tric t d ’A ffoltern. —  [ J .  F r i c k . ]

—  II . Fam ille de conseillers e t de 
pe in tres-verriers im p o rtan ts , m en 
tionnée à Z urich du déb u t du X V e s. 
à 1584. Arm oiries : d ’arg en t au  lion 
m onstrueux  de sable couronné d ’or.
— J o h a n n e s , chapelier, de Nôrd- 
lingen, fu t reçu  bourgeois en 1407 ;

A n d r e a s , verrier, en 1410. —  1. S i m o n , m em bre 
du Conseil des Cornus après la chu te  de W aldm ann , 
avril-m ai 1489, comm e rep ré se n tan t de la corporation  
du Safran . Il fu t dépu té  dans la  cam pagne zuricoise 
pour négocier et faire  accep ter les Spruchbriefe  du 9 m ai 

! 1489. D ouzenier du  Safran  1490. — 2. H a n s , capitaine
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à  M orat en 1476. — 3. U l r ic h , frè re  d u  n° 1, peintre- 
verrier très  connu, am bassadeur des Confédérés lors 
de la  négociation  de la  pa ix  en tre  le pape e t le roi 
de F rance  en 1521 ; douzenier zur M eisen  1523. Un 
des p rem iers p a rtisans de Zwingli, il fu t un  des rédac
teu rs du  p am phle t Das Gyrenrupfen  dirigé contre le 
v icaire général Jo h . Faber. Il p r it  p a r t  à  la deuxièm e 
d isp u ta tio n  d ’octobre 1523, à  celles de B aden e t de 
Berne en 1528, e t accom pagna Zwingli à  M arburg en 
1529. A m tm ann  des A ugustins 1523, juge m atrim onial 
1525, du  Conseil de S a in t-Jean  1531. f  à Cappel 1531. —
4. J a k o b , frère des n os 1 e t 3, p e in tre  verrier, douzenier 
zum  Käm bel 1531, succéda à son frère U lrich comme 
am tm an n  des A ugustins 1531, p rév ô t de corporation  
1537-1540, bailli de Meilen 1540, douzenier zur M eisen 
1541, avoyer du trib u n a l de la ville 15 4 3 .1 1564 ou 1565.
—  5. R u d o l f , pasteu r à A lbisrieden et proviseur au 
F rau m ü n ster 1548, diacre 1552 e t pasteu r du Frau- 
m ün ster de 1572 à sa m ort 1584. — L L . —  L L H . — Egli : 
Artensgl. —  Zw . I I . —  Zw ingli-Festschr., 226. — Egli : 
R e f .-gesch. —  Dole. Wald. — S K L .  —  W irz : Etat. [H. Hr.]

B. C an to n  de B e rn e . Fam ille originaire de Zurich, 
bourgeoise de Berne avec —  1. H a n s , peintre-verrier, 
fils de H ans, cap itaine  à la bataille  de M orat en 1476, 
* a v a n t 1470, m entionné à Berne dès 1500, g rand  sau- 
tier 1512, m em bre du conseil des D eux-Cents 1519, 
f  1539. Il liv ra  en tre  au tres des v itra u x  pour les hôtels 
de ville de Berne, Fribourg , A arau , Mulhouse, etc. 
Pe in tre -verrie r le plus im p o rtan t de Berne dans le
prem ier tiers du X V Ie s. (Lehm ann dans A SA ). D ’au tres
verriers, H a n s , J a k o b  et L u d w i g , son t cités dans S K L .
— [H. Tr.] — D ’après L L H  une fam ille bernoise F u n k  se 
fixa en 1528 à  F rancfo rt-su r le-M ain. Un de ses m em 
bres —• J o h . - L o r e n z , m aître  de poste e t plus ta rd  m es
sager à  Berlin, v in t s ’é tab lir à Berne en 1706. Ses cinq 
fils acq u iren t la bourgeoisie de N idau en 1757 e t se dis
tin g u è ren t dans les a rts  m anuels, en tre  au tres —  2. 
M a t t h æ u s , ébéniste, * 1697 à M orat, é tab li à  Berne en 
1724. E n  reconnaissance de la  p ro tec tio n  que les a u to 
rités av a ien t accordée d u ra n t 60 ans à  sa fam ille, il 
offrit au  Conseil, en 1753, une m agnifique pendule qui 
se tro u v a it  ju sq u ’en 1897 dans la salle du Conseil 
d ’É ta t ,  et dès lors dans la salle du G rand Conseil. Il 
liv ra  p lusieurs m eubles d ’une élégance rem arquable

—  3. J o h a n n - F r i e d r i c h , 
* 1706 à  M orat, frère du
n° 2, scu lp teur, à  Berne
dès 1732, fit en 1734 le 
fau teu il de l ’avoyer, ac
tuellem en t au  m usée his
to rique , et qui fu t ju sq u ’à 
nos jo u rs a ttr ib u é  à to r t  
au  scu lp teu r Jo h . Hesche- 
ler ; il exécu ta  les sculp
tu res de divers bâtim en ts 
publics ; f  1775. — 4. S i g 
m u n d  - E m a n u e l , * 1722 
à Berne, scu lp teu r et do
reu r ; f  1781. —  5. J o 
h a n n - F r i e d r i c h , fils du 
n» 3, 1745-1811, sculp
teu r, en 1766 à Paris, de 
re to u r à Berne en 1775, 
fit les bustes de d ’Alem bert 
et de H aller, une s ta tu e  du 
grand  Condé, des scu lp tu 
res pour la galerie de la 
b ib lio thèque, constru ite  
p a r Sprüngli en 1775 (fa

çade actuelle  sur la place de Thoune) e t un  nouveau 
fau teu il pour l ’avoyer dans la  salle du Conseil, actuel
lem ent au  m usée h istorique. —  [A . F .]  —  6. S a m u e l - 
A l b r e c h t , fils du n° 5, 1769-1842, g raveur à Berne.
—  7. A l e x a n d e r - L u d w i g , de N idau, 1806-1871, avo
cat et no taire , député  au  G rand Conseil 1839-1846, 
1850-1851, et 1870-1871 ; p rocureur à  Bienne 1841- 
1844, lan dam m ann  de Berne 1842 e t 1844, président 
de la co n stitu an te  1846, m em bre du Conseil d ’Ë ta t  
1846-1850, q u ’il présida en 1846 e t 1848 ; président 
de la  D iète 1848, présiden t du G rand Conseil 1851,
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préfe t de N idau 1862-1870 ; colonel. — 9. K a r l - 
E d u a r d , de N idau, 1807-1865, inspecteur can tonal 
des tra v a u x  publics à Berne, colonel d ’artillerie , fu t 
longtem ps a rch itec te  à Paris où il s ’occupa de problèm es 
de m étallurg ie. — Voir L L . —  L L H .  — S K L .  — B T  II ,
1916. — B B G  1924. —  S B B  I. —  R enseignem ents de
E . et O. Funk . [H. Tr.]

F U N K E L I N  ( F O n k l i n ) ,  JA K O B ,  * à Constance, 
p réd ican t à  Bienne de 1550 à sa m ort, 1565. Il fit re
p résen ter dans cette  ville, pa r les bourgeois e t les éco
liers, un  grand nom bre de pièces religieuses, la p lu p art 
écrites pa r lui, et don t les su je ts é ta ien t tirés de l ’Ancien 
e t du N ouveau T estam en t. —  Liste dans S B B  I I .  — 
A D B .  [L. S.]

F U N S ,  A d a l b e r t  I I I .  Voir A d a l b e r t . 
F U N T N A S .  Voir FONTNAS.
F U O G .  Fam ille bourgeoise de S tein sur le Rhin, 

m entionnée dès 1470. Arm oiries : 
d ’azur au  lion de gueules, ten a n t une 
hache dans la dex tre . Les Fuog é ta ien t 
a rtisan s et p e tits  fonctionnaires ; au 
X V II Ie s. seulem ent, ils en trè ren t au 
Conseil. — 1. J o h a n n - G e o r g ,  10 
octobre 1794-17 avril 1865, boucher 
e t aubergiste  à  Stein su r le Rhin, 
d ev in t p résiden t de ville et m em bre 
des au to rités  judiciaires cantonales. 
M embre du gouvernem ent, sa parole 

en tra în an te  décida les députés hésitan ts  à  p rendre 
position contre le Sonderbund. Conseiller national 
1850, il trav a illa  avec le conseiller fédéral Stam pili 
en faveur de la  na tionalisa tion  des chem ins de fer. 
Ses]fgrandes vues en politique ferroviaire : la cons
tru c tio n  de la ligne Bàie Constance pa r Stein, avec des 
ports sur le R hin, échouèrent dev an t l ’étroitesse d ’es
p rit de sa ville n a ta le  e t la m auvaise volonté des 
au to rités  du can ton  de Schaffhouse. —  2. A u g u s t ,  4 
sep tem bre 1851-18 ju ille t 1916, petit-fils du n° 1, 
négociant, re p rit le comm erce de vins de son père ; 
il re v ê tit diverses fonctions dans sa ville na ta le , dont 
il fu t ‘ p résiden t de 1908 à 1916. D éputé au  Grand 
Conseil 1905, p résiden t 1911. —  Voir Schaffh . Tage
blatt, 21 avril 1865. —  Steiner Anzeiger, 18 ju illet 1916. 
—  Mns E . B randii, W etzikon. [F. kippmamn.]

F U O R N .  Voir O F E N B E R G .
F U R B I T Y ,  G uy, * vers la fin du X V e s., f  en 

1541, m oine dom inicain, de M ontm élian, docteur en 
Sorbonne, co m b attit la Réform e à  Genève. Il y  prêcha, 
en 1533, avec une telle violence contre les idées n o u 
velles e t leurs adhéren ts que les Bernois v iren t dans son 
discours une insu lte  personnelle. Ils renvoyèren t Farei 
à Genève pour en trep rendre  la  ré fu ta tio n  en règle des 
idées du moine, e t dem andèren t sa ré tra c ta tio n  e t son in 
carcération  à  peine de ru p tu re  de l ’alliance. Le to n  de 
ses harangues ne changeant pas dans la d ispute  théo lo
gique qui eu t lieu du 29 jan v ie r au  1er février 1534 avec 
Farei, F rom en t et V iret ; il fu t re ten u  en prison et n ’en 
so rtit q u ’en 1536, échangé, à  la dem ande de François I er, 
contre A ntoine Saunier que le duc de Savoie E m m anuel- 
P h ilibert av a it fa it a rrê te r  à  Pignerol. —  Voir Gau
tie r : H ist, de Genève. —  Le père M othou : Le couvent 
des frères prêcheurs de M ontm élian, dans M D S  I I .  [H .  F.] 

F U R E R .  Voir F u r r e r .
F U R E R .  Fam ille fribourgeoise é te in te , reçue dans 

la bourgeoisie de F ribourg  en 1357. —  1. I I e n s l i ,  du 
Conseil des Soixante 1415. —  2. H e n s l i ,  fils du n° 1, 
reconnu bourgeois 1441 ; du Conseil des Soixante depuis 
1446 ; ban n ere t de l ’Auge 1472-1475, 1478-1481 ; 
g rand-sau t 1er 1475. — Voir Archives d ’É ta t  F ribourg  : 
Livres de Bourgeoisie et Besatzungsbücher. [J. N.] 

F Ü R E R ,  F Ü H R E R .  Nom de famille des pays 
saint-gallois. Une famille de ce nom  apparaît- dans la 
ville de S a in t-Gall dès la seconde m oitié du X IV e s., 
mais s ’é te in t plus ta rd . Des F ü re r de B ernhardzell 
acqu iren t la bourgeoisie de la  ville en 1878. — 1. 
U l r i c h ,  cité de 1403 à 1433. Il joua  un rôle im p o rtan t 
dans les guerres d ’Appenzell, su rto u t comme diplom ate 
saint-gallois, négociateur auprès des am is et des enne
mis ; fu t bourgm estre à plusieurs reprises dès 1407, 
et en tre  tem ps ancien bourgm estre et économe de l ’hô-

Avril 1925

pour l ’hôtel de ville ; t  1783.

Johann-Friedrich  Bunk.  
D'après une gravure  sur cu ivre  

dans  J.-C. Fi is sl i  : Gesch. d. 
besten  K ü n stle r .
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p ita l. —  2. H e i n r i c h , orfèvre e t g rav eu r, f i t  en 1442 un  
sceau pour le ro i F rédéric  I I I  —  H e i n r i c h , orfèvre 
e t g rav eu r ; f  1469 à  S a in t-Gall. —  Voir U StG . — 
M V  G X X X V .—  H a rtm a n n  : A u s gestorbene Geschlechter 
(m ns. à  la  b ib lio thèque  de S a in t-Gall). —  S K L .  — 
A rt. F e u r e r . f b t .]

F U R E T ,  F r a n ç o i s  d it F r a n c i s ,  1842-1919 p e in tre  
genevois, élève de B a r
th é lém y  M enn, spécialisé 
dans la p e in tu re  décora
tiv e . A u teu r de p lusieurs 
séries de p an n eau x  pro
fanes e t religieux, de deux 
p anneaux  décoratifs au 
G rand T h éâ tre  de Genève 
e t d ’un  grand  p anoram a 
des Alpes suisses (en col
lab o ra tio n ). Chevalier de 
la Légion d ’honneur, 1896. 
Œ uvres dans les m usées 
de Genève, de l ’A riana  et 
de L a C haux-de-Fonds.
—  Voir S K L .  [C. It.] 

F U R E T .  Voir FURI. 
F Ü R F E L D E R .  F a 

m ille bourgeoise de Bâle 
dès 1533. —  C h r i s t m a n n ,
1545-1602, prév ô t de la 
co rporation  de la  Clef 
e t Oberstzunftmeister. Ses 
descendants fu ren t su r

to u t  négocian ts en d rap  e t soieries (ainsi que trico 
teu rs  de gan ts) et com m e tels m em bres des corpora
tions de la  Clef e t du  S afran . [p. Un.]

F U R G E R , F U R G G E R .  Fam illes valaisannes fixées 
à  différentes époques dans le can to n  des Grisons et. qui 
de là  se so n t répandues dans le can ton  d ’U ri et à 
Schwyz.

A. C a n to n  d e s  G r is o n s .  Fam ille du Valais, n a tu ra 
lisée à  Vais e t depuis le m ilieu du X I X e s. aussi à 
Coire e t Schwyz. A rm oiries  anciennes : de gueules à 
deux étoiles à  six ra is d 'o r su rm ontées d ’un bonnet 
d ’a rg en l ; les arm oiries actuelles son t celles des Furger 
du V alais. —  1. P e t e r - A n t o n ,  * 1803 à  Vais, curé 
de Vais 1864-1878, puis de V ättis  e t chapela in  de 
Pfàfers ; t  1886, curé de Tisis (V orarlberg). A u teu r de : 
Geschichte von T rim m is  (Trim ons) 1872, et d ’une pièce 
de th é â tre  : E uphem ia  von Ruchenberg. — 2. J o s e p h -  
A n t o n ,  * à  Vais le 5 ju in  1805, serv it au rég im ent 
suisse à  N aples, rev in t à  Schwyz au licenciem ent de ce

corps e t y  fonda un  com 
m erce d ’ob jets m anufac
tu rés ; f  à Schwyz 1871.
—  3. F ra n z ,  son fils, * 20 
m ars 1839, devin t, à  peine 
âgé de 20 ans, réd ac teu r du 
W ahrheitsfreund  à  Saint- 
Gai] et m aître  à l ’école 
réale catho lique, et dès le 
1EI novem bre 1859 réd ac
teu r du Neues Tagblatt. 
Appelé en 1863 à Berne 
h l ’Eidgenbssische Zeitung, 
il re p rit  encore la m êm e 
année la  rédac tion  des 
M onat-Rosen, q u itta  en 
1864 le Tagblatl, ém igra 
en 1865 en A m érique et 
d e v in tréd a c te u r du W ahr
heitsfreund  de C incinnati 
(feuille hebdom adaire  ca
th o liq u e1 allem ande); t  le 
9 octobre 1866 dans sa

m aison paternelle  à  Schwyz, la issan t un  im p o rtan t 
bagage litté ra ire  e t un  jo u rnal. — Voir V. K reyen- 
bühl : Biographie, dans M onat-Rosen  L X II  et L X II I .  
—  4. A l o is , com m erçant à  Coire, 1846-1903, m em 
bre du Conseil de ville, co n stitu a  avec son frère une 
im p o rtan te  collection num ism atique, actuellem ent au 
m usée de Coire. —  5. F r a n z ,  * 1872, é tu d ia  les lan 

gues à In n sb ru ck  et Paris, m aître  de langues au 
collège M aria-H ilf 1903-1904, fit son d o c to ra t à l ’u n i
versité  catho lique de W ashing ton , y  d ev in t professeur, 
rev in t en E urope 1914, e t m ourut, le 20 m ars 1921.
—  Voir Crûsse aus M a ria -H ilf  1921, p. 108. —  [L. j .]
— 6. Ca t h e r i n e , en religion Mère Thêrèse-Catherine, 
* 18 novem bre 1851, en tra  au  m onastère  de la V isita
tion  de F ribourg  1871 ; supérieure du couvent 1889- 
1895, 1904-1907, t  1908. —  Voir Mère Thérèse-Catherine 
Furger, religieuse de la V isitation de Fribourg, 1851- 
1 9 0 8 . [ j .  N.]

B. C an to n  d ’U ri.  Fam ille  originaire de la colonie 
des W alsers d ’O bersaxen (Grisons). N a tu ralisa tions 
1620, 1626, 1680 ; bourgeoise d ’A ltdorf, E rstfeld ,
G u r ta  ell en et Silenen. F r a n z - M a r i a  et J o h a n n - 
A n t o n , f  dans la lu tte  con tre  les F rançais 1799. —
1. P e t e r ,  de G urtnellen , * 1752, chapelain  e t m aître  
d ’école à  G urtnellen , curé de S ch a ttd o rf 1802, secré
ta ire  du ch ap itre  des p rê tres  u ran ais  1809, t  23 m ai 
1827 ; il laissa un  in té ressan t récit des événem ents de 
G urtnellen  e t du  passage des arm ées étrangères sous 
la  R épublique he lvétique 1798-1801. —  2." A m b r o s ,  
d ’E rstfe ld , 1789-1876, curé d ’E rstfeld  1829-1873, m em 
bre de la com m ission scolaire cen trale  1830, du  Conseil 
d ’éducation  1850, plusieurs fois in specteu r scolaire. 
L ’église d ’E rstfeld  fu t b â tie  sous son m in istère. — 
Voir Landleutenbuch  aux  Arch. d ’É ta t  U ri. —  K K Z  
1876, p. 207. —  L usser : Leiden und Schicksale, p. 108, 
127,281 . —  N b l.v .  Uri V I, X I I ,  X V III .  [ J . M . ,  A . ]

F U R I ,  F U R Y  ou F U R E T .  A ncienne fam ille fri- 
bourgeoise e x is ta n t à F rib o u rg  aux  X V Ie e t X V IIe s.
—  J e a n , des D eux-C ents 1565, 1595, des Soixante 1599, 
du  Conseil secret 1603, bailli de C hâtel-Saint-D enis 
1604-1609. — Voir L L  V II . —  A S H F  X , 529. —  Ar
chives d ’É ta t  de F ribourg . [G. Cx.]

F U R K A  (français L a  F o u r c h e ,  nom m ée autrefo is 
aussi Gabelberg) (C. U ri e t V alais. V. D G S ). Passage 
de m ontagne  en tre  le B lauberg et le F u rk ah o rn , qui 
form e frontière en tre  les can tons d ’U ri e t du Valais. 
Son im portance  à  côté des passages du G othard  et 
de l ’Oberalp fu t déjà  reconnue pa r les tra ité s  des Con
fédérés de 1351, 1352, 1385 e t 1408 ; les députés des 
V can tons p én é trèren t pa r là  dans le H au t-V ala is lors 
du démêlé va la isan  de 1603. Sim ple sen tier ju sq u ’en 
1860, la F u rk a  fu t trav ersée  dès lors p a r une ro u te  ca- 
rossable, l ’une des plus élevées et des plus fréquentées 
de la Suisse. I e som m et est défendu p a r des fortifica
tions. La rou te  de la F u rk a  fu t constru ite  de 1864 
à 1866 p a r U ri e t le Valais, avec l ’appui financier de la 
Confédération, pour 638 000 fr. Le chem in de fer de 
la  F u rk a  à  voie é tro ite  (B rigue-Furka-D isentis) doit 
relier le Valais et les Grisons p a r LTri. Un consortium  
de banqu iers français, la  Com pagnie suisse du < hem in 
de fer de la F u rk a , s ’é ta it engagé à fourn ir les cap i
ta u x  nécessaires, évalués à  38 m illions, e t la Société de ; 
Batignoiles, à  Paris, e n tre p rit la construction  entière. 
Le tronçon  de 46 km ., de Brigue à G letsch, fu t inauguré 
le 30 ju in  1914. Mais des difficultés financières (faillite) 
re ta rd è re n t l ’achèvem ent e t la m ise en exp lo itation  
du reste  de la  ligne ; un  com ité s’occupe cependant a c ti
vem ent à ré tab lir  l ’équilibre financier de l ’entreprise 
e t à  l ’achever. —  Voir LL. —  Klubführer des S . A .  C. ; 
Urner A lpen . —  E ichhorn  : Die nördlichen Täler der 
Gotthardroute. —  Uri, Land u. Leute. —  H ist. N bl. v. 
Uri 1920, p. 9 1 .—  Orell F üsslis W anderbilder, n" 81, 
82, 363-366. —■ Urner A m tsblatt 1910, 1918, 1924, 
1925. [Karl G isler.]

F U R L A N I  ( F r u l l a n i ) ,  G i o v a n n i - R o d o l f o ,  stuca- 
teu r, * 1698 et t  31 décem bre 1762 à M ontagnola d ’où 
il est originaire. Il trav a illa  su r to u t à  Pise où il é ta it 
encore en 1757. Il y  fit de nom breux  stucs dans des 
m aisons particu lières e t la  décoration  de l ’église de 
Sainte-A nne e t d ’une chapelle à San ta-M aria  de] 
Carm ine. Après 1742 il fit les stucs de la voû te  de l ’église 
de h a in t-Jean -B ap tis te  à  L ivourne et trav a illa  aussi à 
Sienne et à  Florence. Les stucs de sa m aison à M onta
gnola on t été tran sp o rté s  de nos jou rs  dans la  m aison 
paroissiale. — Voir A L B K .  — BStor. 1909. —  Sirnona : 
Note di arte antica. —  B enois-Sim ona : Lugano un  
semenzaio di artisti. [C.. T.]

Fra nço is  Fure t .
D'après un d essin  au crayon de 
Baud-Bovy . (Collect.  Maillart.)

Franz Furger.  
D'après u ne  photographie .



FURIANO FÜHRER 291

F U R L A N O .  V o i r  B e r n a r d i n o  d e  B i s s o n e .
F U R L E N  (C. Bàie-Cam pagne, D. Liestal, Com. 

L ausen. V. DG S). H am eau . E n 1189, V orlon ; 1235, 
Vurlon  ; 1237, Furlon  ; 1456, F urien. Comme le perm et 
d ’a d m e ttre  le nom  de fam ille Furlenm eyer encore au 
jo u rd ’hui ex is tan t à L ausen, ce ham eau  d evait être 
u n  dom aine des F roburg  ; ce nom  é ta it aussi celui 
d ’une fam ille de m in isté riaux  des F roburg . H e i n r i c u s  
et U r s  de Vorlon 1189; Ott o  de V urlon 1235; H e i n 
r i c u s  de Furlon  1237 ; O tto  v .  Furlon  1258. Plus ta rd  
a p p a ru t pour Furien  le nom  de Fürstenhöfe , p robable
m en t parce  que le prince-évêque de Bâle perm it d ’y 
b â tir  m o y ennan t redevance annuelle. Les F urier sont 
actuellem en t bourgeois de B ubendorf e t de Lupsingen. 
—  Voir U L B . — Merz : Burgen des S isgaus II  —  
B ruckner : M erkw ürdigkeiten  II . — L utz  : Neue
M erkw ürdigkeiten  I I .  [0. G.]

F U R N A  (C. Grisons, D. O berlandquart, Cercle 
Jen az . V. D G S ). Vge paroissial, composé un iquem ent 
de ferm es éparses. Les nom breux lieux-dits et noms 
de fam ille allem ands, ainsi que des particu la rité s  de 
la  langue, a tte s te n t  une origine W alser. La comm une 
n ’a p p a n i t  dans les actes que fo rt ta rd . Au X V e s. 
encore, les gens de D anusa sur F u rn a  form aien t une 
com m unauté  fermée, p robab lem ent sur la base d ’an 
ciens droits des W alsers. L ’église S t. Georg fu t des
servie ju sq u ’à la R éform e, vers 1530, p a r un chapelain 
et dépendait de Jen az , d ’oii elle fu t encore longtem ps 
desservie. Son prem ier p a steu r fu t  P e ter Duriseli (Ul- 
ricus), confirm é en 1602 p a r le synode. Le dom aine 
de Boden a p p a rte n a n t à Jen az  fu t ra tta c h é  à F u rn a  
en 1895. R egistres de bap têm es dès 1668, de m ariages 
dès 1801, de décès dès 1744. [J.-R. Truog.]

F U R R E R .  Nom de fam ille très rép an d u  dans la 
Suisse allem ande, n o tam m ent dans les can tons de Berne, 
Lucerne, U nterw ald , Uri, Valais e t Zurich. Ce nom  
dérive du nom  de lieu-dit assez rép an d u  Furre ( =  F ur- 
<he) sillon, e tc . — Voir S I  I, 935.

A .  C an to n  de B e rn e . F u r e r .  Fam ille de la ville de 
Berne, qui au  X V e s. dé jà  est fréquem m ent représentée 
au  G rand Conseil. Arm oiries : d ’azu r au  cro issant d ’or 
accom pagné de tro is étoiles e t en po in te  de tro is cou- 
p eaux  de sinopie. —  1. C h r i s t o p h ,  diacre de Signau 
1594, p as teu r à  C ham pion 1599, don t l ’église contient 
son v itra il de 1621 ; f  1624. —  2. G a b r i e l ,  pasteur, 
* 1719, cam érier de la classe à  A arau  1770, gym nasiar- 
que 1773. — L L . —  L L H . [lì. w . et E. B.]

B. C a n to n  de L u c e rn e . Fam illes de W olhusen. 
A r n o l d  an der F u ren  est cité en 1191 ; Gh u n o  a der 
Furen  en 1253 comme m inister M arquardi nobilis de 
Wolhusen. Ces fam illes acq u iren t la  bourgeoisie de L u
cerne en 1386, 1388, 1463, 1494, 1497, la bourgeoisie de 
K riens en 1466, celles d ’E n tlebuch  en 1456, de Sursee au  
X V e s., de Pfäfflkon 1531. — J o s e f , de K nutw il, 1863- 
28 m ars 1923, scu lp teu r sur bois à Lucerne. —  Luz. 
Chronik, n °  23. [l'.-X .W .]

C. C an to n  d 'U n te rw a ld .  Fam ille de paroissiens de 
L ungern  et Giswil (X V e s.), de Sarnen 1593, de K erns 
1638. Elle est p robab lem en t apparen tée  à  l ’origine avec 
la fam ille du  m êm e nom  du H aslita l. —  1. H a n s  (Jenni), 
de Giswil, h a b ita n t dans le ICleinteil, ap p a ra ît en 1429 
comme rep ré sen tan t de sa com m unauté  ; en 1444 après 
la  ba ta ille  de S a in t-Jacques, il fu t député  au  tra ité  de 
paix  avec le dauphin  Louis de France  à Ensishcim  ; 
m em bre considéré du Conseil, landam m ann  1462. Son 
frère —  2. H e i n r i c h , arb itre  en tre  la ville e t le d istric t 
de Zoug 1447, souvent député  à la D iète, bailli de Baden 
1449-1450, lan dam m ann  1452 et 1458 ; f  après 1466. —
3. R u d o l f , 1528, et — 4. J e n n i , 1549, fu ren t repré
se n tan ts  devan t le trib u n a l de la com m unauté  d ’Obsee- 
L ungern. —  5. H a n s , to m b a  à  la  ba ta ille  de D reux. —  La 
fam ille fu t souvent représen tée  au  Conseil et au tr i 
bunal. —  Arm oiries : le lan dam m ann  H einrich  ava it 
une équerre dans son sceau ; les arm oiries trad itio n n e l
les fu ren t plus ta rd  : de gueules au  cheval p assan t d ’a r
gen t. —  H e i n i  in der Furren , f  à  Arbedo 1422, et 
H / e n s l t , f  à  S a in t-Jacques su r la  Birse 1444, les deux de 
Sarnen, ne paraissen t pas avoir ap p arten u  à la même 
b ranche . —  Une fam ille différente, in  der F ur, ap p ara ît 
du X IV e au  X V Ie s. dans le N idw ald, su r to u t à W olfen-

schiesscn, m ais aussi à  Dallenwil et Buochs. —  Voir 
Gfr. Reg. —  A S 1 .—  Kü chier et le chapelain O d erm att : 
Geneal. Notizen. [h . D .et Al. T.]

D. C an to n  d 'U ri. F u r r e h ,  F u r e r .  Ancien nom  de 
famille m entionné dès 1300, dérivé de celui d ’u n  do
m aine : Fuhr. Arm oiries : de gueules à  deux ours af
fron tés de sable, lam passés et arm és de gueules, sou te
n a n t d ’une p a tte  un  sapin au n a tu re l et ten a n t de l ’au 
tre  une épée d ’argen t, au  chef d ’azu r à tro is étoiles à 
six rais d ’or. —  I. Fam ille  éte in te , répandue de 1300 
au  X V Ie s. à  Seelisberg, Isen tal e t Flüelen, don t le 
nom  s ’écrivait aussi A n fu r , A ffu r .  P e t e r ,  f  1422 à 
A rbedo. —  [I. De nom breuses personnes de ce nom, 
venues de la Lé ven tine , de Bosco et du Valais acqui
ren t l ’ind igénat u ranais aux  X V e-X V IIe s. —  L e o n 
h a r d ,  de la L éventine, n a tu ra lisé  en 1576, fu t envoyé 
pa r les bailliages tessinois à  Milan, à  cause de leurs 
m archés en 1590 ; hom m e très versé dans les trav au x  
hydrau liques 1-611. —  I I I .  Fam ille bourgeoise d ’A ltdorf, 
A ttinghausen , B ürglen, E rstfeld , Flüelen, Isental, Sile- 
nen  et Sisikon. L ’an cê tre  est A n t o n ,  natura lisé  en 

1495 ; f  à M arignan 1515. —  1. P e 
t e r ,  à A ltdorf, grand  sau tie r, bailli 
du F reiam t 1637-1639; f  1651. —
2. J o h a n n , du Conseil, à  E rstfeld,
chef des paysans contre les Français 
1799, fu t obligé plus ta rd  de q u itte r  
le can ton  à  cause de ses idées réac
tionnaires ; t  1855. — 3. A m b r o s ,  
d ’E rstfe ld , fils du n° 2, curé de F lüe
len 1836-1851, de S ch a ttd o rf dès 1851, 
com m issaire épiscopal dès 1861, m em 

bre de l ’ad m in istra tion  centrale de l ’école et de l ’assis
tan ce , fit beaucoup de bien aux  pauvres ; f  1868. —
4. F r a n z ,  d ’E rstfeld , * 1808, dernier erm ite u ranais ; 
j  1896. —  5. J o s e f ,  à Silenen, * 1828, m aître  à  l ’é
cole norm ale de Schwyz 1858-1866, m aître  et orga
niste  à  Silenen 1866-1879, m em bre du gouvernem ent 
can tonal 1882-1892, de la co n stituan te  1887-1888 ; 
f  6 février 1903. — 6. J o s e f - M a r i a ,  à A ltdorf,
* 1831, dernier Bettelvogt (préposé chargé de la police
de la  m endicité  e t de l ’observation  des dim anches et 
jo u rs de fêtes) d ’Uri 1856-1878; t  1914.—  7. B a r-  
t h o l o m æ u s ,  d ’A ttinghausen , * 1834, curé de Rei- 
chenburg 1861, de W angen (Schwyz) 1865, de Silenen 
1878, inspecteur scolaire 
can tonal e t m em bre du 
Conseil d ’éducation  dès 
1880, m em bre de la cons
t itu a n te  1887-1888 ; laissa 
de nom breux  rap p o rts  
scolaires im prim és, au teu r 
du Tellenlied : Der Tell sei 
uns gepriesen. Il se dé
pensa pour l ’école et pour 
des œ uvres d ’u tilité  pu
blique ; t  30 octobre 1901.
—  8 .  J o h a n n , à  E r s t f e l d ,
* 1847, m em bre du gou
vernem en t et du Conseil 
d ’éducation  ; t  1921. —
9. J o s e f ,  à Silenen, fils 
du n° 5, * 1869, secrétai
re com m unal 1886-1898, 
m em bre du lan d ra t 1896- 
1898, conseiller d ’É ta t  Barthnlomiius F u r r e r .
1898-1915, landam m ann  D'après une photographie. 
1907-1909 e t 1911-1913,
conseiller aux  É ta ts  1901-1910, conseiller national 1911- 
1914. —  IV . Fam ille originaire de l ’Oberland bernois, 
bourgeoise d ’Unseren. L ’ancêtre  est H a n s , bourgeois 
d ’U rseren 1533. —  10. K a s p a r - A n t o n , m ajor en E spa
gne ; f  1798. —  11. P e t e r , d ’H ospental, * 1813, curé 
à  Seelisberg 1844-1883, inspecteur scolaire cantonal
1852-1880 ; m em bre e t dès 1862 présiden t du Conseil 
d ’éducation, inspecteur de l ’école cantonale dès 1857, 
publia  plusieurs écrits religieux, fit beaucoup pour le 
pèlerinage au Sonnenberg ; f  18 novem bre 1883. —
12. G e d e o n , d ’H ospental, * 1842, curé d ’E rstfeld  1873 ; 
d u ran t plusieurs années m em bre du Conseil d 'éducation ,
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p ro to n o ta irc  aposto lique 1915 ; con su lten t episcopal
1917. Il s ’in té ressa  spécia lem ent au x  écoles d ’E rstfeld  
e t à  la  rén o v atio n  de la  chapelle du pèlerinage de 
Ja g d m a tt  ; écriv it H ist. N b l. von Uri X I I .  —  13. P e t e r , 
d ’H o sp en ta l, * 1859, chapela in  à H ospen ta l 1884, p re 
m ier curé de ce village 1886, m em bre du  Conseil d ’édu
ca tion , curé de SS. P ierre e t P au l à  Z urich 1904, cha
noine non  résid en t de Coire 1912 ; f  4 ju ille t 1915. 
C o llaborateur au x  N bl. von Uri e t au x  Schweiz. Arch, 
f. Volkskunde  ; a  laissé un  volum e m us de Colleitanea.
—  14. T o b i a s , frère du  n °  13, * 1861, m em bre du 
L a n d ra t 1892, du  gouvernem en t 1898-1915, p lusieurs 
fois am m an n  de la vallée d ’U rseren depuis 1898 ; f  29 
oc tob re  1924.

P e t e r , de Bosco (Tessin), * 1621, chapela in  d ’A ltdorf 
1649, long tem ps m aître  d ’école, deux  fois aum ônier 
v o lon ta ire  ; avoyer de la com pagnie des bourgeois, reçu t 
en récom pense de ses services la bourgeoisie d ’U ri en 
1656; f  7 novem bre 1697. — Voir Landleutenbuch  aux  
A rch. d ’É ta t  d ’U ri. —  O bituaires de Seedorf, Silenen, 
Seelisberg. —  Protocoles du  Conseil e t du tr ib u n a l au 
X V Ie s. (aux  A rch. d ’É ta t) .  —  W appenbuch der Gesell
schaft zum  Straussen in  A ltdorf. —  A S  I, V, 1, p. 1510. —■ 
F u rre r : Collectanea (A rch, paroissiales d ’H o sp e n ta l) .—  
Busser : Leiden u . Schicksale der Urner, 109. —  Le m êm e : 
Gesch. des K ts. Uri, 399. —  Gfr. (R egistre). —  K K Z  
1868, 28. —  Z S K  V, 164, 292 ; X I I ,  233. —  N bl. von 
Uri X I I ,  X X II ,  X X V III . —  Gisler : Geschichtliches, 
Sagen u . Legenden, 31. ■— Urner Wochenblatt 1883, 
1901, 1903, 1915, 1921, 1922, 19 2 4 .—  Vaterland 1908, 
n° 24. —  W ym ann  : Schlachtjahrz. p. 8, 24, 36, 42.
— Abegg : Beiträge, 70. — Sonntagsblatt des Vater
land  1914. [ j .  M . ,  A . ]

E . C a n to n  d u  V a l a i s .  F u r e r ,  F u r r e r .  Ce nom , 
p o rté  p a r plusieurs fam illes, tire  son origine du  lieu-dit 
Furren, f réq u en t en H au t-V ala is . Des F u re r v iv en t au 
X IV e s. dans le F iescherta l d ’où ils ém ig rèren t plus ta rd  
à M ühlebach, à  Biel, à  B litzingen ; en o u tre  des fam illes 
de ce nom  so n t a tte stée s à la  m êm e époque à  N aters, 
Torbel, U n te rb äch , R arogne, S ta ldenried , S ta lden , 
E is ten , G rächen, e tc . —  1. S t e p h a n ,  curé de R arogne 
en 1476, chanoine de Sion en 1487, f  1506. P e n d a n t son 
m in istère, le B ietschbach  d é tru is it l ’église de R arogne.
—  2. P e t e r , de Viège, é tu d ia  à  F ribourg-en-B risgau ; 
chanoine de Sion 1618, curé de R arogne 1620, de Viège 
1623, doyen de Valére 1624, v icaire général 1629. B anni 
p a r  les « P a tr io te s  », il e n tra  dans l ’o rdre  des capucins 
d ’A nnecy en 1630 sous le nom  de P . Ignatius  e t m o u ru t 
en so ignan t des pestiférés à Saint-M aurice. —  3. P . Sl- 
GISMOND, d ’U n terbach , * 24 décem bre 1788, capucin  
1810, lec teu r e t gardien  à  Soleure e t Sion, défm iteur 
1839 et 1840, p rov incial de la  p rovince suisse 1840-1843, 
professeur au  sém inaire 1845-1848, f  à Sion 1er ju in  
1865 ; s’occupa d ’h isto ire  vala isanne, fonda en 1861 la 
p rem ière société d ’histo ire du H au t-V ala is e t pub lia  de 
1862 à 1865 Geschichte, S ta tistik  und  U rkundensam m 
lung über W allis. —  B W  G I I ,  IV . —  Z S S t.  1908. fu . T.]

F . C an to n  d e  Z u r ic h . I. A ncienne fam ille de Pfäffi- 
kon, H ittn a u  et B aum a, h a b ita n t dès 1467 l ’ancienne 
paroisse de Pfäffikon, a u jo u rd ’hu i très répandue  dans 
to u t  l ’O berland zuricois. —  [J. Fiuck.] —  1. A l f r e d ,  
* 10 novem bre 1847 à  Zurich, trav a illa  d ’abord  dans les 
télégraphes e t les assurances. Il collabora aux  D rama
tische Unterhaltungsblätter. A près avo ir trav a illé  à la 
Züricher Post e t à  VAppenzeller Zeitung, il d ev in t en 
1883, à  Berne, réd ac teu r de la  Feuille officielle suisse du 
Commerce et d u t comm e te l ten ir  le R egistre  suisse du 
com m erce. Son œ uvre principale est le Volkswirtschafts- 
Lexikon der Schiveiz (4 vol. ; 1885-1892). Il renonça à  ses 
fonctions e t se fit écrivain populaire d ’économ ie poli
tiq u e , fonda un jo u rn a l suisse de voyages; e t de tourism e, 
rédigea p en d an t quelque tem ps la Schweiz de T schudi et 
ju s q u ’à  sa m ort le Ragioncnbuch  suisse. M embre fonda
te u r  de l ’association  bernoise pour la diffusion des bon .es 
lec tu res ; f  à Z urich 15 sep tem bre 1902. —  Z S S t.  1903. —
2 .  R e i n i -i o l d , do B aum a, * 1875 à  Lucerne, D r ju r ., 
secré taire  de la  d irection  du chem in de fer du G othard  
1904, puis chef de la  section ju rid iq u e  des C. F . F ., à  la 
d irection  d ’arrond issem en t de Lucerne, d irec teur géné
ra l des postes à Berne depuis 1918. — ZW C hr. 1918. —

    Jonas  Furrer en 1846.
e t ~  a i n s i  ^ 'aPr®s u ne  li thographie  d ’Eduard Ste in er  

à la Bibl. de Winterthour.

3. E r w i n ,  *, 1854 à  M aur, in s titu te u r  à F ischen tal, 
lu th ie r  et com positeur ; f  5 octobre  1919. —• S L  1919.
— Landbote 1919, n° 257.

I I .  Fam ille  de W in te rth o u r. Arm oiries : d ’azu r à  une 
fleur de lys d ’or sou tenue de tro is coupeaux de sinopie.
—  I . J a k o b , boucher, bourgeois 1489. —  2. H a n s - J a - 
k o b , tréso rie r 1533. —  Ralsbuch  IV . —  K ünzli : B ürger
buch. —  3. J o n a s ,  hom m e d ’É ta t ,  * 5 m ars 1805, é tud ia  
le d ro it à Zurich, H eidelberg et G öttingue, av o ca t 1828. 
Son renom  d ’av o ca t se ré p an d it peu à peu dans to u te  la 
Suisse. Il collabo
ra  à l ’é laboration  
de la  co n stitu tio n  
com m unale de 
W in te rth o u r et 
fu t  élu en 1834 
au  G rand Conseil, 
q u ’il p résida en 
1837 et 1839 ; D r 
ju r .  h .  c. de l ’u n i
versité  de Zurich
1838, conseiller 
d ’É ta t  en 1837.
É ca rté  p en d an t 
quelque tem p s du 
G rand Conseil pa r 
la  réac tion  de
1839, il d ev in t le
chef de l ’oppo
sition  libérale. E n
1842, il é ta it de
nouveau  v ice-pré
siden t du  G rand 
Conseil e t prési
d en t en 1846 ; la 
m êm e année se
cond dépu té  à  la 
D iète, puis bourg
m estre
p résid en t de la 
D iète. D éputé  de Z urich à la  conférence posta le  de 
Vienne 1847, prem ier dépu té  à  la D iète la  m êm e année. 
Il eu t tou jou rs une a tt i tu d e  conciliante dans le conflit 
du  Sonderbund . M embre de la  Commission des Sept, en 
ju ille t 1847 pour les affaires du  Sonderbund , en aoû t 
dans la p rem ière section  (politique) de la  Commission
pour la  revision de la C onstitu tion . Il com posa le Be
leuchtender Bericht sur la  nouvelle co n stitu tio n  fédé
rale, qui fu t p résen té  au  peuple zuricois. Le Conseil 
des É ta ts , don t il dev in t m em bre le 3 octobre  1848, 
en fit son p résiden t, e t le 16 novem bre, l ’Assemblée 
fédérale l ’élisait p résid en t de la  Confédération, poste 
q u ’il occupa encore en 1852, 1855 e t 1858. Il se chargea 
comm e tel du d ép artem en t po litique. D ans l ’affaire des 
réfugiés, où il fa lla it égalem ent s ’opposer à  l ’im m ix- 
lion des puissances é trangères e t au x  p ré ten tions exa
gérées des tê te s  chaudes radicales suisses, il su t allier 
beaucoup de ferm eté à la m odéra tion . E n  vue de régler 
avec la P russe l ’affaire de N euchâtel, il se ren co n tra  à 
K arlsruhe  avec le duc E rn es t de Saxe-Cobourg, le 29 
décem bre 1856. Il v is ita  ensu ite  à  K arlsruhe, S tu ttg a r t  
e t M unich les m in istres des affaires é trangères pour 
connaître  leurs in ten tio n s en cas de guerre . Au dé
p a rte m e n t de ju stice , q u ’il dirigea d u ran t les n e u f ans 
q u ’il ne fu t pas p résiden t, il ren d it de g rands services 
p a r ses décisions dans les conflits en tre  les pouvoirs 
fédéraux  et can to n au x  ; t  28 ju ille t 1861 à R ag az . — 
J .  R ü ttim an n  : J . F . (1861). —  Alex. Isler : J . F .  — 
Jo h . Scherr : M ixed-Pickles, p. 153. — J .  B au m gartner : 
Die Schweiz... von 1S30 bis 1850 111, p . 246. — Voir 
aussi F o r r e r . [ l .  F o rre r .]

I I I .  A ncienne fam ille de la ville de Zurich. — 1. M a r 
t i n , cordonnier, du T u rb en th a l, bourgeois en 1631. —
2. A n d r e a s ,  * 1691, m usicien, sau tie r du  trib u n a l de 
la ville et cap itaine  ; t  1769 dernier de sa fam ille. —  
K eller-Escher : Prom ptuar. —  [H.  Dr.] —  3. K o n r a d ,  
* 5 novem bre 1838 à F lu n te rn , où sa fam ille h a b ita it 
depuis très longtem ps, é tu d ia  la  théologie à Zurich. 
Consacré en 1862, il en trep rit en 1863 un voyage en 
O rient e t pub lia  en 1865 W anderungen durch Paläs-
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Konrad Furrev. 
D’après une photographie .

lino.’ I l 'é c r iv it  "aussi p a r la su ite  p lusieurs ouvrages, 
grands et p e tits , sur ce pays et fu t  l’un  des fondateurs

du Deutscher - Palästina
verein. P asteu r de Schlie
ren 1862 e t 1865- 1871, 
d ’U ster ju sq u ’en 1876, 
puis de St. P e ter à  Zu
rich ; p riv a t - docent de 
géographie b iblique à l ’u 
n iversité  de Zurich 1869, 
professeur ex trao rd ina ire  
1889, D r theol. h . c. de 
l ’un iversité  de Berne 1879, 
m em bre fo n d a teu r de 
l ’association m issionnaire 
p ro te s ta n te  évangélique 
1884, doyen du chap itre  
zuricois 1897, plusieurs 
années m em bre du Conseil 
d ’église ; f  14 av r. 1908. La 
ville de Zurich lui fit don 
en 1878 du droit do bour
geoisie.—  Dekan Prof. Dr. 
K . F ., Worte zu  seinem  
Gedächtnis. [ L .  F o h r e r .1

F U R S C H W A N D E R .  Fam ilie  bourgeoise de R ap- 
persw il (Saint-G all) aux  XIII« et XIV« s. —  R u d o l f ,  
curé de R appersw il 1290-1310. —  Deux m em bres de 
cette .fam ille  to m b èren t à  Näfels en 1388. [Schn.] 

F Ü R S T .  Fam illes des can tons d ’Uri et de Zurich. 
Des familles de ce nom  sont apparues récem m ent dans 
les cantons de Soleure et de Berne (d istric ts de Laupen 
e t de Berne). A la fam ille bernoise a p p artie n n e n t de 
nom breux  in stitu teu rs .

A. C a n to n  d ’U r i .  F Ü R S T ,  F ü R S T O .  Fam ille é te in te  
de paysans u ranais don t l ’h isto ire e t la légende a tte s 
te n t le rôle dans les débu ts de la  Confédération. Men
tionnée pour la prem ière fois en 1257, elle se divise 
au  XIV« s. en branches de S ch a ttd o rf  et du Schâ- 
chen tal ; la prem ière s ’é te ign it après 1429, la  seconde 
après 1627, p robab lem en t p a r ém igration . L ’ancêtre  
est K o n r à d  F u rs to  l ’ancien , de Steg, a tte s té  dans 
l ’ob itua ire  de S ch a ttdo rf, p ro b ab lem en t iden tique à 
K onrad  F ü rs t, p a rtisan  le 23 dé
cem bre 1257 de la  fam ille de Gru- 
oba. On ne sa it où p lacer le 
S te g .—  1. K o n r a d ,  d ’U n te rsch ä - 
chen, l ’un  des fo n d a teu rs  de la 
paroisse de Spiringen 29 m ars 
1290, censitaire  du F rau m ü n ste r  
en 1300 ; tém oin  en 1301. —  2.
W a l t e r ,  fils du n° 1, tém oin  
1303, tém oin  à  S tans en 1309, à 
l ’occasion de la  prem ière D iète des 
C onfédérés, o tage dans le démêlé 
des Schwyzois contre Z urich 1313, 
p r it  p a r t  à  d ’im p o rta n ts  conseils 
des Confédérés à S tans le 1er m ai 
1315. La m êm e année il a ssis ta it 
à  la conclusion de la p a ix  d ’Uri 
avec C laris e t fu t en 1317 l ’un  
des fo ndateu rs de la  chapellenie 
d ’A ltd o rf .—  3. R u e d i ,  du Schâ- " 
ch en tal, f  en 1315 à M orgarten.
—- 4. J a k o b , à S ch a ttdo rf, censi
ta ire  du F rau m ü n ster en 1358 et 
1370, cité en 1371, 1372, 1377 et 
1387 comm e l ’un  des U ranais les 
p lus considérés. —  5. H e in i,  fils 
du  n °4 , e t — 6. B a r t h o l o m æ u s , 
derniers rep résen tan ts  de la b ra n 
che de Schattdo rf, v en d iren t en 
1429 leurs biens à  U rseren. —
7 .  A n d r e a s , d e  W itterschw anden  
dans le Schiichental, tém oin  en
1554-1563 et m em bre du tr ib u n a l des quinze. —
8. M e l c h i o r , de Bürglen, cité e n £1614 et 1627, ém i
gra  p rob ab lem en t; il é ta it le dernier re je ton  m âle de 
la fam ille dans le can ton  d ’U ri. —  Voir obituaires de 
B ürglen, Schattdo rf, Spiringen et du  couvent de See-

dorf. —  Actes de 1500 et de 1555 aux  archives p a 
roissiales de Spiringen. —  Annuale meiner Herrn aux  
A rch. d ’É ta t  Uri. — R entiers des arch , paroissiales 
de B ürglen, E rstfeld  e t Is en ta i. — Rôle m ilita ire  1596- 
1600 aux  arch . d ’É ta t  U ri. —  A S I, I I ,  p. 76. — 
Chronik des W eissen Buches. —  Gfr. (Registre) — 
N bl. v. Uri 7, 15, 18. —• W ym ann : Schlachtjahrzeit 
v. Uri, p. 5. —  Œ chsli : Origines de la Confédéra
tion. [J.M ., A ]

B. C a n to n  d e  Z u r ic h .  Vieille fam ille de la com
m une de Bassersdorf, m entionnée dès 1468, parfois 
sous le nom  de Fürstenberg. —  [ J .  F r i c k  ] —  C o n r a d  
et P a u l i ,  de B assersdorf, co m b a ttiren t à Cappel en 
1531. E dlibach  m entionne dans sa chronique de la 
R éform ation  un H e i n i ,  p résiden t de Bassersdorf. —• 
A l b e r t ,  in s titu teu r, acqu it la bourgeoisie de Zurich 
en 1889. —  R enseignem ents de A. F ü rs t. [H.  Br.]

F Ü R S T E N A U  (C. Grisons, D. H einzenberg, Cercle 
Dom leschg. V. D G S ). I . Ancienne ju rid ic tio n  de la 
h au te -ju rid ic tio n  grisonne du Domleschg, com prenant 
les com m unes de Sils (qui a p p a r tin t ju sq u ’au  XV« s. 
ä  Scham s), Scharans, F ü rs ten au  e t A lm ens ju sq u ’au 
R ietbach . Le château  é ta it le siège du bailli épiscopal, 
qui exerçait la h au te  ju stice  dans les ju rid ic tions 
de F ürs ten au  e t O rtenstein , Obervaz e t H einzen
berg.

I I .  Com mune, form ée de : 1° Fürstenau-Schloss, 
avec l ’ancien château  de Schauenstein, co nstru it par 
l ’évêque H einrich  von M ontfort vers 1257, brûlé en 
grande p a rtie  en 1742, e t reb âti pa r l ’évêque Josef- 
B enedikt von R ost, e t le nouveau château  du même 
nom  (tous deux actuellem ent p ropriété  de la famille 
P la n ta ) . Le village autrefo is pourvu  de portes, ava it 
d ro it de cité e t de foire, e t possédait d ’im portan ts 
en trepô ts . Les foires annuelles passèren t plus ta rd  à  : 
2° Fürstenau-Zollbruck, à  p rox im ité  duquel un pont 
franch issa it le R hin sur la rou te  de Thusis. La com 
m une de F ü rs ten au  y  percevait un  péage m odéré. 3° 
St. Agta, p e tit  ham eau  près du p o n t de l ’A lbula. F ü rs te 
nau  fu t souvent la résidence des évêques de Coire et 
le lieu de réunion de la Ligue de la  M aison-Dieu. 
Un trib u n a l a rb itra l y siégea en 1464 pour p ro
noncer entre  l ’évêché et le duc Sigism ond d ’A utriche

Le ch âteau de Fürstenau  en 1837. D’après u ne  li thographie  de Heinrich Kraneck.

au su je t de la  B asse-E ngadine. Les députés de to u te  
la Ligue de la M aison-Dieu s’y réu n iren t en 1468 
pour im poser à  l ’évêque une sorte de constitu tion . 
L ’h istorien  F o rtu n a t von Ju v a lta  y  h a b ita  au X V IIe 
siècle. [C. J.]
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F Ü R S T E N  B E R G  ER.  Fam ilie  de com m erçants bâ- 
lois, rem ontant, à —  1. P h i l i p p -
H e i n r i c h ,. 1631 -1700, négociant en 
laine à M ulhouse, qui a cq u it la  bour
geoisie de Bàie le 3 décem bre 1656. 
Son fils et son petit-fils, p o r ta n t le 
m êm e prénom , fu ren t d irecteurs de la 
K aufm annschaft. L ’ancêtre  de la 
branche actuellem en t florissante à 
Bàie est —  2. J o h a n n e s , 1672-
1730, du Conseil, fils du n° 1. Au 
X I X e s., il fau t m entionner — 3. 

J o h a n n - G e o r g  F ü rs te n b e rg er-  Vischer, 1833-1897 , 
chef de la m aison de lainages F ü rs tenberger e t Cle 
e t long tem ps tréso rie r de la société académ ique, 
fils du conseiller J o h a n n - G e o r g  Fürstenberger-D e 
B ary , 1797-1848. — On a conservé des notices a u to 
b iograph iques de J o s u a  F ürstenberger, 1646-1732, 
frère  du n° 1, chancelier e t bourgm estre  de la ville ae 
M ulhouse ; il est le co n tin u a teu r de la  chronique de 
M ulhouse de H einrich  P e tri. A rm oiries  : d ’or à  un 
chevron ployé de sable accom pagné de tro is tê te s  de 
lion de gueules couronnées d ’a rg en t. —  Voir Le vieux  
M ulhouse  I I .  —  11 ’B . [ l \  Ito.]

F Ü R S T E N L Æ N  D E R  ( D E R ) .  Jo u rn a l p a ra issan t à 
Gossau (Saint-G all), fondé en 1876, sans couleur po liti
que, pa r W . K ellenberger-Fuchs. Il passa  le 1er ju in  
1880 à la fam ille C avelti qui lu i donna une o rien ta 
tion  po litique, catho lique conservatrice  ; quo tid ien  dès 
1919. Il p a ra ît dès 1924 aussi sous le nom  d ’Unter- 
toggenburger. [Bt. ]

F Ü R S T E N L A N D .  V o i r  A l t e  L a n d s c h a f t .
F Ü R S T E N S T E I N  (C. B àie-C am pagne, D. Arles

heim , Com. E ttin g en ). C hâteau  co n stru it au X I I I e s. sur 
le flanc N ord du B lauen p a r l ’évêque de Bàie. Dès 
le d éb u t du X IV e s. il fu t  un  fief des sires von R ot- 
berg, d o n t le ch â teau  an cestra l é ta it situé  su r la pen te  
du B lauen plus à l ’O uest. A la  su ite  d ’un conflit entre  
Bàie e t l 'A u trich e , le ch â teau  fu t assiégé en 1308 pa r 
les gens du ro i A lbert. Lors du  trem b lem en t de te rre  
de 1356, il fu t ru in é , m ais reco n stru it tô t  après. P en 
d a n t une guerre  en tre  R udolf von N euenstein  et H ein
rich zu R hein  d ’une p a rt, e t C atherine de Bourgogne 
de l ’au tre , qui a v a it nom m é L u dm ann  von R otberg  
bailli d ’A ltk irch  e t s ’é ta it alliée avec Bàie, F ü rs te n 
ste in  fu t pris p a r N euenstein , repris p a r  les Bâlois le 
5 jan v ie r 1412 e t rasé su r l ’ordre de Bàie en février 
1412. Quoique F ü rs ten ste in  fû t un  fief épiscopal, 
N euenstein  réclam a des dédom m agem ents, m ais sa 
dem ande fu t écartée. Le fief passa alors aux  R otberg , 
14 ju ille t 1439. Ceux-ci ven d iren t, le 15 février 1515, 
la  seigneurie de R o tberg  avec F ü rs ten ste in  pour 4400 
fi à  la  ville de Soleure. Les derniers vestiges du 
ch âteau  qui av a ien t survécu  à  la  dém olition  d isp a ru 
re n t presque com plètem ent au  cours des tem p s. Lors 
de la dé lim ita tion  de la  fron tière  en tre  Soleure e t 
Râle, F ü rs ten ste in  rev in t au  can to n  de B âle. —  Voir 
Merz : Burgen des Sisgaits  1. [O. G.]

F L I R T E R .  Fam illes des can tons d ’A rgovie, de 
Bàie e t de Lucerne

A. C a n t o n  d ’A r g o v i e .  Fam ille  de D o ttik o n . •— 
A l b e r t ,  D r. ju r .,  1878-1922, greffier à  L cnzbourg 
1903-1905, p rocureu r à  W ohlen 1905, la m êm e année 
dépu té  au G rand Conseil, q u ’il présida de 1918 à  1919, 
bourgeois d ’honneur de F ahrw angen . Voir la  liste de 
ses ouvrages dans D SC . [L .S ]

B. C a n t o n  d e  B â l e . —- M i c h a e l ,  im prim eur, venu 
d ’A ugsbourg en 1483 e t reçu  bourgeois de Bâle en 1488. 
De son officine so rtiren t quelques œ uvres illustrées : 
Der Ritter von Turn , et la Chronik  de P e term an n  
E tte rlin . Il pub lia  en 1508, avec Jo h an n  S cho tt, M ar
garita philosophica. t  1517. —  Voir PI H eitz  e t Chr. 
B ernoulli : Basler Büchermarken. —  L iste des im pres
sions de F u rte r  dans S tockm eyer e t R eber : Beiträge 
zur Basler Buchdruckergeschichte. [C. Ro.]

C. C a n t o n  d e  L u c e r n e .  Fam ilie de Lucerne^ deve
nue  bourgeoise au  X IV e s., en 1401 et en 1427. É te in te  
au  X V Ie s. —  1. J o h a n n ,  du G rand Conseil 1396. —
2. P e n t e l i , du G rand Conseil 1406, du P e tit  Conseil 
1422. —  3 à  5. W e l t i  (1415-environ 1461), H a r t m a n n

(1427-1464) et H a n s  é ta ien t tailleurs de pierre ; ce 
dernier fu t de 1439 à 1449 ingénieur d e là  ville. [ i \ - x .  w .]

F U R T H  (rom . H o r s )  (C. Grisons, D. G lenner. V. 
D G S). P e tit  village paroissial catho lique, don t l ’église 
est dédiée à  sa in t Charles Borrom ée, annexe d ’Ueber- 
kastels, qui en 1345 déjà  d épendait de l ’église de la 
vallée de P le if e t dev in t paroisse au tonom e en 1573.
— N üscheler : Gotteshäuser. —  A rchives paroissiales 
de T ersnaus e t Pleif. [L. J.]

F U S O M I ,  F U S C H I N U S .  Voir F Ü T SC H I .
F U S I O  (C. Tessin, D. Valle Maggia. V. D G S). Vge 

et Com. Anciennes form es : 1374, F uxio  ; 1596, Fuso. 
Fusio a p p a rten a it à  la  g rande  vicinanza  de L avizzara 
qui fu t dissoute le 10 sep tem bre 1374 pour form er les 
com m unes de Broglio, P ra to , Sornico, Feccia e t Fusio. 
Un reste  de l ’ancienne com m unauté  subsiste  dans la 
comunella de Fusio-Peccia-Prat.o-Sornico. Érigé en 
v ice-paroisse a v a n t 1591, Fusio fu t constitué  en paroisse 
le 1er m ars 1922. L ’église de S an ta  M aria de Fuxio , 
consacrée en 1455, a  été transfo rm ée  presque com plète
m en t an  X V IIe s. et re stau rée  en 1863 et 1895. A ncien
nem en t Fusio dev a it certaines redevances en n a tu re  à 
l ’église de San M artino de Sornico. 11 en fu t libéré le 
19 av ril 1532 p a r l ’a rch ip rê tre  de L ocam o, ag issan t 
comm e com m issaire aposto lique, contre une som m e 
annuelle  à  verser à  l'église de Fusio. Elle possède une 
croix de procession du X V e s. Les confréries re m o n ten t 
à  1605 (S ain t-S acrem ent), 1639 (Carmel) e t 1652 (D oc
trin e  chrétienne). E n  1708 le curé av a it l ’obligation  
de faire  l ’école au x  enfan ts du village. L a chapelle 
de N .-D .-des-G râces, qui ex is ta it déjà  en 1648, fu t en 
p a rtie  d é tru ite  p a r une avalanche  en 1895, puis re 
constru ite  et agrandie. Dans la  n u it du 14 au  15 février 
1925, une avalanche  em p o rta  une quinzaine d ’étables. 
Population : 1591, 120 m énages ; 1801, 241 hab . ; 
1900, 161 ; 1920, 137. R egistres de b ap têm es e t de 
m ariages dès 1611, de décès dès 1637. —  Voir Meyer : 
Die C apitanei von Locarno. —  M onitore di Lugano  
1921 e t 1925. —  P o m e tta  : Come il T icino. —  B u e tti : 
Note storiche religiose della pieve di Locamo. —  M onti : 
A tti .  [c. T.]

F U S O N I ,  A n t o n i o ,  de L u g an o , h o m m e p o litiq u e , 
f  1914, u n  des c ré a te u rs  de  l ’e x trê m e -g a u c h e  te ss in o ise , 
d é p u té  a u  G ran d  C onseil, conse ille r n a tio n a l ,  sy n d ic  
de L u g a n o , m e m b re  de  la  d eu x ièm e  c o n s t itu a n te  
tess in o ise  de  1892. —  V oir Educatore 1914. [C. T.]

F U S S .  Vieille fam ille bâloise, qui a donné p lusieurs 
m athém atic iens. —  1. N i k o l a u s ,  1755-1826, s ’adonna 
de bonne heure  aux  m ath ém atiq u es et se re n d it en 
1773, su r la  recom m andation  de Daniel Bernoulli, 
auprès de L eonhard  E uler à S a in t-P étersbourg  don t 
il d ev in t l ’aide e t l ’élève. P rofesseur de m a th é m a ti
ques en 1784 au  corps des cadets nobles de R ussie et 
en 1797 au  corps de m arine russe. Membre de l ’aca 
démie des sciences de S a in t-P é te rsb o u rg  e t successeur 
d ’E uler au  sec ré taria t de l ’académ ie ; conseiller im pé
rial russe, a u te u r  d ’un  Éloge de L. Éuler, lu à l ’A ca
démie im périale des sciences le 23 octobre 1783. De son 
m ariage avec la petite-fille  de L. E uler. A lbertine E uler, 
n a q u ire n t —  2. P a u l - H e i n r i c h ,  1798-1855, m a th é 
m aticien  e t secrétaire  de l ’académ ie de S a in t-P é te rs
bourg où il succéda à  son père ; a  publié en collabora
tion  avec son frère  N i k o l a u s  la  correspondance 
d ’E uler e t des écrits posthum es. —  3. G e o r g - A l b e r t ,  
1806-1854, égalem ent fils du n° 1, astronom e e t d irec
teu r de l ’observato ire  de V ilna ; a u te u r  de tra v a u x  
astronom iques e t hypsom étriques. —  Voir LL. — A D B .
—  M. L utz  : Moderne Biographien. —  R . W olf : 
Biographien  IV . [C. Ho.]

F U S S A C H .  Vge du V orarlberg, sis sur les rives du 
B odan. Il a p p a r ten a it au grand  dom aine de H öchst 
que posséda le couvent de Saint-G all du I X e s. à 1798. 
Fussach  possédait un  p o rt trè s  fréquenté, p ra ticab le  
m êm e en h iver, qui d ev in t très im p o rta n t pour le trafic 
avec le R h ein ta l sain t-gallo is. E n 1405 il fu t conquis 
p a r les Appenzellois ; en 1445 les Confédérés s ’en 
em p arèren t e t le d é tru is iren t pour le rep rendre  et 
l ’incendier en 1460.

Les can tons p ro tec teu rs du R hein ta l firen t prélever 
à Fussach, ju sq u ’en 1798, un  péage sur to u te s  les
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m archandises à  destin a tio n  de la Suisse e t sur la base 
d ’une ancienne coutum e. Seuls les h a b ita n ts  du Rhein- 
ta l  en é ta ien t exem pts pour les m archandises destinées 
à  leu r p ropre  usage. Le péage de Fussach, placé sous 
la surveillance du  bailli du R hein ta l, fu t la  cause de 
conflits en tre  les can tons et le bailliage au trich ien  de 
Feldk irch  ; vers la  fin du X V IIe s., ils fu ren t portés 
dev an t la cour im périale à Vienne. —  A S  I.

F Ü S S L I  (F ü e s s l i , F ü e s s l in ). F am ille  zurico ise  d ’a r 
t is te s  e t  de fo n d e u rs , é ta b lie  d an s  la  v ille  de Z u rich  en 
1357 d é jà . A rm oiries:  d ’a z u r  à u n e  cloche d ’a rg e n t 

acco m p ag n é e  à  d e x trc  d ’une flèche du 
second  e t en p o in te  d ’u n  ru b a n  no u é  
d u  se co n d . —  1. P e t e r , de m êm e que 
s e p t de ses d e sc e n d a n ts  de  son  p ré 
n o m , fo n d e u r  de cloches e t  de can o n s .
Il doit avoir fa it le pèlerinage de J é 
rusalem . f  1476. —  2. H a n s , p e tit-  } 
fils du n° 1, * 1477, + 1538 ou plus 
ta rd , fondeur de cloches, douzenier 
de la  corporation  des tailleurs 1494, 
in te n d a n t de l ’arsenal 1516. Zélé p a r

tisan  de Zwingli, à  l ’instigation  duquel il écriv it les 
vers de la Göttliche M ühle  en 1521 ; en 1524, il 
rédigea une Antw ort eines Schwytzer P uren , avec une 
préface de Zwingli, en réponse à un  écrit de H ie- 
ronym uslG ebw iler. Füssli a  laissé en ou tre  une chro
nique m anuscrite  de Z urich e t de la  C onfédération 
qui s’é tend  ju s q u ’en 1519. —  S K L .  —  Zw inglis  
Werke. —  Bullinger : Reformations gesch. I, 1 3 .—  Z w .— 
A D B .  —  W yss : Historiographie. — M A G Z  X X V III , 
33. —  3. P e t e r ,  frère du  n° 2, 1482-1548, fondeur 
de cloches. Il p a rtic ip a  a u x  cam pagnes de Milan, 
et en 1521-1522, à une cam pagne à  la solde du pape 
Léon X  ; du  G rand Conseil 1518. E n 1523, il fit le 
pèlerinage de Jé ru sa lem , d o n t il a  laissé un  récit (publié 
dans Z T  1884 ; sa le ttre  sur la  prise de Rhodes pa r les 
Turcs a p a ru  dans Z T  1888). A  re n co n tre  de son frère, il 
ne se ra llia  pas à  la  nouvelle confession, m ais com m anda 
néanm oins l ’artille rie  dans la  deuxièm e bata ille  de 
Cappel. Il a  rédigé su r celle-ci un  rap p o rt, qui a été 
publié dans Z T  1889. R esté a tta ch é  à l ’église catholique, 
il fu t p un i en 1532 pour avoir assisté à la messe à Einsie- 
d e ln .—  Egli : Actensam m lung. —  A D B .  —  W yss : H is
toriographie. —  4. H a n s , petit-fils du  n" 3, 1530-1586, 
fondeur de cloches, douzenier des m aréchaux  1562, du 
Conseil 1571, bailli de R üm lang 1573, de Sargans 1574, 
dans le R h e in ta l 1586. —  D eux de ses frères, —  5. P e t e r , 
1528-1561, et —  6. J a k o b , 1532-1590, orfèvre, fu ren t la 
souche des deux branches principales de la fam ille.

I. Branche de Peter (au Glockenhaus). Prem ier ra
meau. — 7. P e t e r , * 1632, professeur de catéchéti- 
que au  C arolinum  1660, diacre à S a in t-P ierre  1668, 
p asteu r 1671, d irec teu r d ’école 1682. t  30 jan v ie r 1684. 
A uteur d ’une chronique de fam ille (m ns). —  8. M o r it z , 
frère du  n° 7, 1642-1717, orfèvre e t fondeur de cloches, 
douzenier des m aréchaux  1689, p rév ô t 1693. — 9. H e in 
r ic h , fils du n° 8, 1677-1722, douzenier des m aréchaux  
1700, avoyer 1707, bailli de R egensberg 1710. —  10. M o
r it z , fils du n° 9, 1701-1769, douzenier des m aréchaux  
1733, bailli de Regensberg 1740, du F re iam t inférieur 
1753 ; m em bre du Conseil 1760. —  11. H e in r ic h , fils du 
n° 9, 1708-1768, D r m ed. 1730, douzenier 1738, bailli de 
Pfyn  1741, de Greifensee 1765. —  12. Hans-RUDOLF, 
fils du n° 9, 1709-1793, p e in tre-m in ia tu ris te  et h is to 
rien de l ’a r t,  élève de Joli .-Melchior et à  Paris de 
L outherbourg  l ’a îné . Douzenier zur M eisen  1754, édi
te u r  de VAllgemeines Künstlerlexikon. Associé dans 
l'im prim erie  de son cousin Jo h . Heidegger, qui en 1766 
p rit le nom  de F üssli u. C° e t fusionna en 1770 avec 
Grell Gessner u. C° (au jo u rd ’hui In s t i tu t  a r t.  Grell 
Füssli). —  Voir Corrodi-Sulzer dans Orell F üssli (Fest
schrift 1925). —  13. H a n s -W il h e l m , 1742-1803, Stet- 
richter 1767, douzenier des m aréch au x  1771, bailli de 
Eglisau 1776, p rév ô t de corporation  1782. A n 
cêtre  d ’une b ranche  é tab lie  à  M anchester. — 14. 
Jo h .- H e in r ic h ,  fils du  n° 12, 9 décem bre 1745-27 
décem bre 1832, surnom m é « O bm ann Füssli ». h isto 
rien et hom m e d ’É ta t .  Il séjourna à Genève en 1762, où 
il fu t un  des p artisans de R ousseau, à Rom e en 1763,

re n tra  à  Zurich en 1764, et dev in t l ’année su ivan te  
m em bre de la Société helvétique. R em plaçan t en 1771 
e t successeur en 1775 de B odm er dans la chaire d ’his
to ire  nationale , q u ’il occupa ju sq u ’en 1785. Douzenier 
zur M eisen  1777 et m em bre du  G rand Conseil, du P e tit 
Conseil 1785, du Conseil secret 1793, Obrnann des 
couvents de la  ville 1795. Bailli d ’E rlenbach 1785- 
1790, de H orgen 1790-1796. E n  1795, il fu t l ’âm e de la 
comm ission d ’enquête  dans l ’afiaire de S täfa  e t le 
principal a rtisan  de la co ndam nation  à  m ort de Bod
m er. E n 1798, m em bre de la Commission e t de l ’As
sem blée na tionale  zuricoise, de la Cham bre adm inis
tra tiv e  de son can to n  e t du  Conseil d ’éducation . « Ob
se rv a teu r » pour le gouver
nem en t he lvétique dans 
les Grisons en ju ille t 1799; 
le 11 aoû t 1800, il e n tra it 
au G rand Conseil helvé
tique , don t il dev in t p ré 
sident en novem bre. Mem
bre du Sénat e t du Pe
t i t  Conseil en février 1802, 
il fu t un  des au teu rs  du. 
coup d ’É ta t  du  17 a v ril;  
le 5 ju ille t il e n tra it au 
Conseil exécu tif en q u a 
lité  de deuxièm e préfet.
La chu te  de la R épubli
que helvétique m it fin à 
sa carrière politique fé
dérale. Membre du Grand 
Conseil zuricois 1803-1829, 
réd ac teu r de la Zürcher 
Zeitung. Füssli a fondé le 
Schweizerisches M useum , 
qui p o rta  le nom  de Neues 
Schweitzerisches Museum. 
de 1793 à 1796, édité VHelvetischer Kalender 1780- 
1798, 1’Helvetischer A lm anach  ju sq u ’en 1813, et plus 
ta rd  la revue Isis. Il fit une refonte  du Künstlerlexi
kon de son père, de 1806 à 1821, collabora à VErinne- 
rer, pub lia  une biographie de H ans W aldm ann dans 
le Schweitz. M uséum , et fo u rn it à  Je a n  de Müller 
des m até riau x  pour son histoire de la Suisse. —  Voir 
Briefwechsel m it Joh. von M üller. —  A D B . —  B lüm ner : 
W inckelm anns Briefe, dans Z T  1884. — Stadler, dans 
Nbl. der Stadlbibl. Zür. 1900. —  Scinde : Die poi. 
Tätigkeit des Obmanns F . —  15. Hans-JAKOB, fils du 
n° 13, 1766-1844, lieu ten an t au  service de France, m a
jo r  1783, douzenier 1795, du P e tit  Conseil, colonel 
de la milice can tonale , colonel divisionnaire. —  16. 
F r i e d r i c h - S a l o m o n , petit-fils du n° 14, 1802-1847, 
dessinateur e t g raveur, fit le comm erce d ’objets d ’a r t. 
— 17. J o h a n n - J a k o b , * 16 ju in  1792, pasteu r à  W ol- 
lishofen 1815, à B irm ensdorf 1820, de la  K reuzge
m einde à Z urich 1828, q u ’il fit ériger en paroisse du 
N eum ünster et pour laquelle il o b tin t la construction  
de l ’église du N eum ünster. Membre du Conseil d ’É- 
glise, an tistès 1839-1849, m em bre du Conseil d ’éduca
tion  e t du  Grand Conseil. Opposé à  l ’appel de Strauss, 
il déposa le 31 janv ier 1839 une m otion au G rand 
Conseil, dem an d an t que l ’Église a it son m ot à dire 
dans la nom ination  des professeurs de théologie. Il 
con tribua  pour une p a r t im p o rtan te  à la chute du 
régim e de la régénération  ». t  3 ju in  1860. — Voir 
Z u m  Gedächtnis. — Finsler : Joh. Ja k. F . —  18. W i l 
h e l m , 1803-1845, juge can tonal ju sq u ’en 1839, a  p u 
blié plusieurs trav a u x  su r l ’histo ire de l ’a r t  et laissé 
une biographie de l ’O bm ann Füssli (m ns). —  19. W i l - 
HELM-Heinrich, fils du n° 18, * 1830, t  H  jan v ie r 1916, 
pein tre. —  Voir Escher, dans N bl. der Stadtbibl. Zür. 
1916. —  20. J o h a n n e s , 1650-1727, cap itaine  d ’a rtil
lerie, douzenier des m aréchaux  1698, bailli de Grü- 
ningen 1701. Il fu t déposé, condam né à  une am ende 
et suspendu p en d an t deux  ans de ses fonctions de 

Ì douzenier. C apitaine général pour l ’abbé de Saint- 
Gall, en 1712, il fu t suspendu pour une année et con
dam né à 100 m arcs d ’am ende en 1713. — Hegi : 
Z u n ft zur Schm ieden. — 21. J o h a n n e s , fils du n° 20, 
1688-1754, douzenier des m aréehaux  1715, bailli du

•Joh.-Heinrich Fiissli . 
D ’après u ne  lithographie  

de Jakob Lips.

s
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F re iam t 1719, av o y er e t p rév ô t de Corporation 1729. i 
Deuxième ram eau. —• 22. M a t h i a s , fils de P e ter, ; 

1562-1624, orfèvre, am tm an n  à B ubikon. —  De lui ! 
descendent q u a tre  généra tions de pein tres du nom  de 
M a t h i a s ,  1598-1739, e t deux m in ia tu ris te s  C o n r a d  
et Hans-CoNRAD.

I I .  Branche de Jakob  (au W ollenhof). —■ 23. Ilan s- 
J a k o b ,  fils de Ja k o b , 1579-1649, douzenier zur Waag 
1614, du  Conseil 1625, cap ita ine  général à  W il 1628, 
bailli de B aden  1633, en T hurgovie 1643. A cquit le 
W ollenhof. —  24. Hans-RüDOLF, 1680-1721, p e in tre , 
d irec teu r de V entrepôt à  B orgen 1711. —  25. Jo h .- 
K a s p a r ,  l ’aîné, fils du n° 24, 1706-1782, p e in tre  et h is to 
rien  de l ’a r t,  secrétaire  du Conseil 1756. Son œ uvre p rin 
cipale est la  Gesch. der besten K ünstler in  der Schweiz. —
26. Jo h . - R u d o l f , fils du  n° 25, 1737 -1806, p e in tre  
e t écrivain  d ’a r t, a rp en teu r en H ongrie 1784, plus ta rd  
arch iv is te  de l ’académ ie des B eaux-A rts de V ien n e .—
27. J oIi .-H f.in r ic h , fils du n° 25, 1741-1825, p e in tre  et 
écrivain  d ’a r t.  E n  1762, il a tta q u a  avec L av a te r le 
bailli de G rüningen, Grebel ; il se re n d it en 1763 en 
A ngleterre, en 1770 en Ita lie  e t de nouveau  en Angle
te rre  en 1779. E n  1790, il d ev in t m em bre de l ’acad é
mie royale d ’A ngleterre, professeur de pe in tu re  1799, 
in specteu r d’académ ie 1804 e t de nouveau  professeur

en 1810. Ses cours on t été 
publiés sous le t i t r e  de 
Lectures onpa in tin g , 1801.
—  28. Jo h . - K a s p a r , le 
cad e t, fils du  n °2 5 , 1743- 
1786, p e in tre  et lib ra ire. 
A publié  des ouvrages 
d ’entom ologie. —  29. 
H e i n r i c h , frère du n° 25, 
-1720-1802, p e in tre  pay sa 
giste, d irec teu r de l ’en tre 
pô t de B orgen 1746-1790.
—  30. H e i n r i c h , fils du 
n° 29, 1755-1829, p e in tre  
paysag iste , g rav eu r e t n é 
g ocian t d ’ob jets d ’a r t.  — 
31. D a v i d , fils du n° 23, 
1609-1649, douzenier des 
m enuisiers 1635, p rév ô t 
1637, bailli de W ädens- 
wil 1639, de L aufen  1651.
—  32. Hans-RüDOLF, fils 
du n° 31, 1645-1711, pe in 
tre . —  33. Hans-GEORG,

D r theo l., p a s teu r à U etikon  1689, a u te u r de nom breux  
tra v a u x  de théologie, im prim és e t m us. —  34. Joh .- 
M e l c h i o r ,  1677-1736, p e in tre  et g raveur. —  35. H ans- 
K o n r a d ,  1704-1775, le « cam érier », p a steu r de V elt
heim , près de W in te rth o u r 1742, cam érier du chap itre  
de W in te rth o u r. A u teu r de tra v a u x  de théologie e t d ’h is
to ire, en p a rticu lie r d ’histo ire ecclésiastique ; collabo
ra te u r  au  Hamburgisches et au  Neues Hamburgisch.es 
M agazin . A écrit une Staats- und Erdbeschreibung der 
Schweiz. E idgenossenschaft, dirigée contre celle q u ’av a it 
publiée Jo h .-K o n rad  Fasi ; publié  en tre  au tres  Beiträge 
zur Schweiz. Beformationsgesch., Reformatorenbriefe, et 
la  6 e édition  de Sim m ler : De republica Helvetiorum. — 
Voir Z T  1878. —  V oir en général K eller-Escher : Promp- 
tuar.—  K onr. E scher, dans N bl. der Stadtbibl. Zür. 1916. 
—  Z ü r. Steuerbücher. —  L L .—  L L H . —  S K L .—  Vöge
lin : Das A lte  Zurich  I,  606. —  H aller : Biblioth. —  
I-Iegi : Geschichte der Z u n ft zur Schmieden. —  Mein
te t : Vom Ursprung der Zürcher Gloclcengiesserfami- 
lie F .,  dans Zürcher Volkszeitung, 1920, n»s 118, 123, 
129. [C. B.]

F U S T E ,  F r a n ç o i s  d e ,  f  1461, cordelier, gardien  
du  Concile de Bale en 1433, nom m é évêque de G renade 
en 1451 e t su ffragan t de l ’évêque de L ausanne Georges 
de Saluce en 1452. E n 1453 il fa it la v isite  des églises 
du  diocèse de L ausanne. Curé de V u isternens-devant- 
R om ont, 1460. —  R eym ond : D ignitaires. [ M .  R . ]  

F U S T E R ,  C h a r l e s - W i l l i a m ,  * 1866, de Commu-

Jo h . -Kaspar Fi is s l i  (n6 £5). 
D ’après  u ne  gravure cl Aug.  

Vind.

gny, hom m e de le ttre s , fixé à Paris où il a publié  en 
1886 des E ssais de critique  et plus ta rd  des volum es de 
vers, en tre  au tres  L ’âme des choses. [M. R .]

F Ü T S C  H I , VUSCI etc., la tin  FuCHINUS, FUSCIIINUS, 
etc. Fam ille de chevaliers de la ville 
de Zurich, qui possédait au  X I I I e s. 
une cham oiserie (pellifices) e t au 
X IV e s. une m aison de com m erce à 
la  Fütsch igasse  (Thorgasse actuelle). 
A ttestée  dès 1230. A rm oiries : d ’azur 
à  tro is bâ tons fleurdelysés d ’or posés 
en pairie. — 1. L ü t o l d , chevalier 1230. 
—  2. L ü t o l d , id en tique  p ro b ab le 
m en t à L üto ld  le cad e t de 1247 et avec 
le chevalier du m êm e nom  qui fit 

p a rtie  du Conseil en 1272, 1285-1287. — 3. B u r k h a r d , 
m agister e t chanoine de la p révôté  de Zurich 1263, a rb i
tre  p o u r u n  m in iste ria l du com te R odolphe de H ab s
bourg . —  4. J o h a n n e s , 1282-1320, 1 1331 ; chevalier 
dès 1282, d it l ’ancien 1320 ; cau tion  de la ville de Zu
rich  en fav eu r des bourgeois d ’E rfu rt 1291 ; m em 
bre  du Conseil d ’au tom ne 1309-1310. —  5. Un F ü t- 
schi, cité dans le nécrologe de la p révô té  de Z urich ; 
F utschinus m iles in  vineis  (dans les vignes), de 1287 
à 1306, m em bre du  conseil p o u r les chevaliers 1291- 
1296 ; te n a it  en fief la dim e d ’Oberhausen en 1305. 
—  6. J o h a n n e s , 1299-1336, n ’est pas id en tique  au 
fils du  n° 4 cité de 1298 à 1317 ; m em bre du Conseil 
d ’au tom ne 1309-1336 ; p ro p rié ta ire  foncier à  Kill- 
w angen en Argovie. Il p a ra ît  encore comm e économe 
de la léproserie su r la Sihl en 1323 e t 1326, et de l ’hô
p ita l en 1334-1336. La révo lu tion  de B run , 1336, le fit 
exclure du  Conseil e t b an n ir. Il ju ra  le 18 ju ille t 1336, 
de re s te r  d u ra n t 4 ans de l ’a u tre  côté de la  R euss, en 
Argovie e t en Bourgogne. — 7. U l r i c h , 1303-1336, 
fils du n° 6 e t frère d ’un Johan n es, m em bre du conseil 
de carêm e 1324-1336 ; exclu du Conseil en 1336. Il 
renonça  p a r serm ent à  to u te s  p ré ten tio n s à siéger au 
conseil e t dans sa corporation , et reçu t l ’au to risa tio n  de 
re s te r dans la ville. Sa fille M argaretha  d ev in t l ’épouse 
du prem ier bourgm estre  R odolphe B run . —  8. O t t o , 
frère du n° 7, cité de 1303 à  1325, m em bre du Conseil 
1325. Les filles q u ’il laissa v en d iren t en 1330 au  cou
v e n t de K önigsfelden les d ro its q u ’elles av a ien t su r la 
ferm e et la  dîm e laïque de S tau fen . —  9. K o n r a d , 
frère  du n° 7, 1303-1362, m em bre du Conseil d ’a u 
tom ne 1328-1336, d o n t il fu t exclu en 1336. Il p u t 
re s te r  dans la  ville en ren o n çan t à  siéger au  Conseil et 
dans sa  co rpora tion . L ’acte  de réconciliation  en tre  le 
duc d ’A utriche  Frédéric  e t la reine Agnès avec la ville 
de Z urich, du 24 jan v ie r  1340, le désigna comm e 
Aeusserer, so it com m e conseiller au trefo is établi hors 
de Z urich ; il v iv a it encore 1362 au poste de garde du 
Rennw eg. —  10. F e l i x , fils du  n° 7, 1336-1343, peu t- 
ê tre  iden tique  au  cap ita ine  de cavalerie Fuschinus  qui 
serv a it à Trévise en 1370 à la solde de Venise. —  11. 
W a l t h e r  (W elti), p rév ô t de co rporation  au  Natalrat 
1350 e t 1351. —  UZ  I -X I . —  Sigelabbildungen zum  UZ  
V i l i ,  X , X I. — Zürcher Stadtbücher et Z S tB .  — 
M on. Germ. Necrologia 1. —  Sim onsfeld : Fondaco dei 
Tedeschi in  Venedig  l i ,  p . 280. —  Schweizermuseum  
fü r  histor. W issenschaften 1. Au su je t d ’une ém igration 
possible de la  fam ille à B laubeuren , voir W oher : M iller 
von und  zu  A ichholz I I I ,  p. 12. [ F. Heoi.]

F U Y E N S  (C. F ribourg , 0 .  G lane. V. D G S). Corn, et 
Vge de la paroisse de V illaz-Sain t-P ierre. Anciennes 
form es : en 1441, F uiens  ; en 1532, Foens; en 1543, 
Fuens  ; en 1599, F u yns. Ce villege fit p a rtie  du com té 
de R om ont ju sq u ’en 1536, puis du  bailliage de ce 
nom  ju sq u ’à  la  R évolution  1798, du d istric t de Ro
m o n t 1798-1848, enfin du d is tric t de la  Glane depuis 
1848. Il fo rm ait une p e tite  seigneurie que possédèrent 
les Ferlons, Musy de R om ont, e t Boccard de F ribourg . 
Les abbayes de H au terive  et de la Fille-D ieu av a ien t 
des d ro its et p ropriétés à  Fuyons —  Voir Kuenfin : 
Diet. I . —  Archives d ’É ta t  F ribourg  ; Grosses et 
Quernets. [J.N .]
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G A B A R A N  , H a n s ,  en trep ren eu r et scu lp teu r, cons
tru is it  en 1584 l ’église e t p robab lem en t aussi le couvent 
de W esem lin à Lucerne. —  S K L .  [ P .  H . ]

G A B A R D  D E  V A UX .  Secrétaire  du R ésiden t de 
F rance  à  Genève, H en n in , puis son rem p laçan t en avril 
1778. R appelé officiellement une année après, il resta  
p rov iso irem ent à  Genève ju sq u ’en m ai 1781 où son rôle 
fu t celui d ’un p ro v o cateu r. —  Voir Ju llien  : H ist, de 
Genève I I ,  204. —  Sordet : Dictionnaire. —  K arm in  : 
S ir  F rancis D ’Ivernois. [C. R.]

G A B A T H U L E R .N o m  de fam ille d e là  com m une de 
W artau  (Saint-G all) e t sous la form e K appenthuler, de 
R agaz . 1325 N i c o l a u s  de domo Bertholdi, cau tion  
à V alendas (Grisons). —  H a i n z  von Gabertuol ( =  casa 
B erthold i), lan d am m an n  du com té de Sargans 1441. — 
H e i n r i c h  von Gabertul à  O berschan (Corn. W artau ), 
lan d am m an n  du com té de Sargans 1481. —  Les m em 
bres de cette  fam ille, la  p lu p a rt paysans, rem p liren t 
dès lors beaucoup de fonctions officielles dans la  région.
—  J o h a n n - J a k o b , * 29 m ai 1883, de W artau , d irec
te u r  de l ’école d ’ag ricu ltu re  de Schaffhouse 1908-1911, 
puis é tab li à  Azmoos, conseiller n a tio n a l dès 1919.
—  Th. S ch la tte r : St. Gallische romanische Ortsnamen
1, p . 9. — W egelin : Regesten v. Pfävers und  Sargans.
—  D SC. [Bt.J

G A B A Z ,  G A B A T .  Fam ille encore ex is tan te  du
can ton  de F ribourg , bourgeoise de N uvilly  (Broyé) où 
elle est m entionnée en 1570. [ R æ m y . ]

G A B E L L O  N E T  IS ( G a b i o n e t a ) ,  A LE X A N D ER , de 
M antoue, léga t du pape Ju les I I , résida  en 1508 à 
B erne, don t il fu t  reçu  bourgeois, chanoine de Sain t- 
V incen t. Il a ida  à  régler u n  différend en tre  la  Sa
voie d ’une p a r t  e t B erne et F ribourg  de l 'a u tre , qui 
réclam aien t à  la  prem ière 350 000 florins. Il p résen ta  en 
1509 à  B erne une bulle d ’indulgence du pape pour 
o b ten ir la  p a rtic ip a tio n  à la  ligue de Cam brai e t lever 
3000 so ldats dans les cantons, m ais ses négociations 
n ’ab o u tiren t pas. —  Voir L L . —  A S  I, 3, 2. —  A nshelm  : 
Chronik  I I I .  — Lohner : Kirchen. — A. B üchi : Schiner 
dans QS G. —  G agliardi : Der A nteil der Schweizer an 
den ital. Kriegen  I, 774. [H .  Tr. ]

G A B E R E L ,  Fam illes des can tons de Berne (Ju ra ), 
F ribourg , N euchâtel e t Genève.

A. C a n to n  d e  B e r n e .  Fam ille originaire de Gléresse, 
descendan t de P e t r u s  Gabrielis, p rê tre  à Gléresse 1521- 
1528, puis p a s teu r d e  1528 à sa m o rt en 1542 ; voir 
son v itra il dans l ’église de Gléresse (L ehm ann dans 
A S A  1915, p. 142). Elle a donné p lusieurs sculpteurs 
sur bois, don t — A b r a h a m ,  1641-1719, fu t le p lus habile. 
La tab le  de la  loi de l ’église de Gléresse et une cham bre 
aux  boiseries rem arquables (Musée h isto rique  de Berne) 
son t dues à  son ciseau, de m êm e que la  cham bre du 
tréso rie r Engel, à  C havannes. —  S K L .  [ A .  S c h . ]

B. C a n to n  d e  F r ib o u r g .  Fam ille originaire d ’H aute- 
ville. —  J e a n ,  ban n ere t d ’H autev ille  1771. —  Engel
h a rd  : Chronique de M orat, p. 318. [ R æ m y . ]

C. C a n to n  d e  N e u c h â t e l .  Fam ille  de Savagnier, 
bourgeoise de V alangin au  X V e s. —  1. D a v i d ,  * 6 avril 
1781 à Savagnier, t  9 avril 1849 à V alangin ; in s titu teu r, 
puis, de 1825 à  1848, lie u ten an t de la m airie de V alangin 
e t p en d an t la  m êm e période m em bre du trib u n a l sou
verain  de V alangin. D éputé  au x  Audiences générales 
1826-1831, e t au  Corps législa tif 1831-1835. R eceveur 
de V alangin. —  M essager boiteux de Neuchâtel 1850. —
2. L o u is , * 7 m ars 1868, in s titu teu r, puis, dès 1910, p ro 
fesseur ex trao rd ina ire  de m ath ém atiq u es à l ’un iversité  
de N euchâtel. [L. M.]

A un ram eau , fixé à  Genève et reçu à  l 'h ab ita tio n  en 
1737, se ra tta c h e  : J e a n - P ie r r e ,  p a steu r et h istorien, 
1810-1889. Il rem plit p lu 
sieurs charges p as to ra 
les à  l ’é tranger, à Gênes 
1841-1849, à  H yères 1871- 
1872, e t en Suisse à Po- 
liez-le-Grand (Vaud) 1849- 
1851, etc. A Genève, cha
pelain de l ’H ôpital, 1849, 
et des prisons 1865-1872 
et 1883-1886. Connu par 
ses conférences su r des 
su je ts  p a trio tiq u es e t ses 
publications. Il fu t l 'u n  
des p rom oteurs des con
férences dites du Fort-de- 
l ’Écluse e t des Ëtrennes 
religieuses (pubi, de 1850 
à 1894). Q uelques-uns de 
ses écrits so n t signés Ga- 
berel de Rossillon, du 
nom  de sa seconde fem 
m e. Principales œ uvres :
H ist, de l’Ëglise de Genève 
de la Réform ation à 1815,
1853-1862, 3 vol. ; Voltaire et les Genevois, 1856 ; Rous- 
seau et les Genevois, 1858 ; Les guerres de Genève aux  
X V I e et X V I I e s. et l ’Escalade, 18 8 0 .— Voir Semaine 
religieuse de Genève, 23 fév. 1889. — H eyer. — Sor
de t : Diet. “ |E.-L. ]!.)

G A B L E R ,  N i c o l a u s ,  chancelier à  Coire de 1 4 9 2  
à 1 5 0 2  environ. Sceau : une aigle. E n 1 5 2 3 , un  A n d r é a s  
Gabier est m entionné comme garde des sceaux de l ’évê- 
que ; il p a ra ît être  le dernier chancelier de Coire. — Voir 
A H S  1 8 9 7 , p . 2 4 . —  May er : Gesch. des B istum s Chur 
I I ,  2 3 . [L . J .]

G A B R I E L .  Nom de famille des cantons de Fribourg, 
des Grisons e t du N idwald.

A. C a n to n  d e  F r ib o u r g .  Fam ille originaire de 
Granges (Veveyse) où on la  tro u v e  en 1619. —  Co
l o m b e ,  * 1840, t  1915, en tra  dans le m onastère cis
terc ien  de la M aigrauge en 1860 ; cellérière, m aîtresse 
des novices, puis de 1887-1915, prieure. [ R æ m y . ]

B .  C a n to n  d e s  G r is o n s .  G a b r i e l ,  plus ta rd  aussi VON 
G a b r i e l .  Fam ille de F e tan , qui dev in t p a r la  suite 
bourgeoise d ’Ilanz. —  1. S t e f a n ,  consacré 1593, pas
teu r à  Flim s ju sq u ’en 1599, puis à  Ilanz ; comprom is 
dans l ’affaire du trib u n a l pénal de Thusis de 1618, il 
s’enfuit dev an t les catholiques en 1622 ; pasteu r d ’Alt- 
s te tte n  près de Zurich 1623-1627, puis de nouveau à 
Ilanz. Doyen de la  Ligue grise 1628, il publia  un  Kate
chismus trè s  em ployé ju sque  dans le X IX e s. et d ’au tres 
écrits religieux en rom anche oberlandais. f  à  Ilanz 6 
novem bre 1638. —  2. L u z iu s , fils du n° 1, consacré 1620, 
pasteu r à  Flim s, successeur de son père en 1639 à  Ilanz 
e t doyen de la  Ligue grise ; pub lia  le N ouveau T esta 
m ent en rom anche oberlandais. f  19 octobre 1663. —  3. 
F o r t u n a t ,  frère du  n° 2, consacré 1632, pasteu r à  W al- 
tensburg  et R uwis 1633, K âstris 1634, Flim s 1639, 
doyen de la Ligue grise 1664. —  4. C h r i s t o f ,  présiden t 
de la  Ligue grise 1758 e t 1766, vicaire en Valteline 1755 
et 1791, cap itaine  de ce tte  vallée 1767. —  5. S t e f a n ,  
p o d esta t de Bormio 1762. [ J . - R .  Trvoo ]

C. C a n to n  d ’U n t e r w a ld .  Fam ille du N idw ald, dont 
l ’ancêtre  v in t du Val M aggia comme m açon en 1580 
pour constru ire la chapelle Sain t-A ntoine à E nnet-

Jean-Pierre  Graberel. 
D ’après un dessin  de M. Reich-  

le n  (coll.  Maillart).
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bürgen . N atu ra lisa tio n s en 1 6 1 3 ,  1 6 3 1 ,  1 6 6 5 .  B our
geoise d ’E n n etb ü rg en  1 6 7 0 .  [ H .  D .]

G A B R I E L E .  P rê tre  ita lien  du X V Ie s. que l ’on a 
considéré com m e le p rem ier ré fo rm a teu r dans les b a il
liages tessinois. Il a u ra it  prêché la  réform e à M orcote. 
D ’après les u n s, il se ra it originaire de Gênes ; d ’après 
d ’au tres , de V arese. Curé de M orcote, il fu t accusé d ’hé
résie auprès de l ’évêque de Còme en 1 5 4 4  et 1 5 4 5 ,  mais 
fu t déclaré in n ocen t. La D iète des sep t can tons lui 
o rdonna  de q u itte r  la  paroisse. — BStor. 1 8 8 0 .  [C.. T . ]  

C A B R I M I ,  A n t o n i o .  Médecin d ’origine ita lienne, 
* 1 8 1 4  à M ilan, f  à  Lugano, o ù  il s ’é ta it fa it n a tu ra lise r 
suisse, le 5  novem bre 1 9 0 8 .  N eveu des frères Ciani, il p rit 
p a r t  à  leu r ac tiv ité  po litique. Il co m b a ttit  au x  cin
que giornate de Milan ( 1 8 4 8 ) ,  fit comme vo lon ta ire  la 
cam pagne du  Sonderbund , fu t blessé e t fa it p risonnier 
à  Airolo. D éputé  au  G rand Conseil tessinois 1 8 5 0 - 1 8 6 3 ,  
m em bre du Conseil can tonal de l ’in stru c tio n  publique, 
rec teu r du  lycée can tonal de Lugano 1 8 7 0 - 1 8 7 7 .  Il légua 
à  sa m o rt de fortes som m es à des œ uvres de b ienfaisance.
—  Educatore, 1908. —  D o tta  : I  T icinesi. —  Rossi : Il 
Sonderbund nel T icino. [C .  T . ]

G A B U S . Fam ille de Franche-C om té, réfugiée au 
L o d e  au  X V Ie s. pour cause de religion. —  1. LouiS- 
W i l l i a m , 6 m ai 184 7 -1 4  m ars 1901, p ro p rié ta ire  du 
ch â teau  de W orb, a  laissé p a r te s ta m en t 150 000 fr. 
à  la  ville de B erne pour la  créa tion  d ’un ja rd in  zoo
lo g iq u e .—  2. C h a r l e s , * 1879, p résid en t du  trib u n a l 
de d is tr ic t au  L o d e  1907, juge can to n al 1914 ; juge sup
p léan t au  tr ib u n a l fédéral des assurances. [L. M.] 

G A B  U Z Z I. Fam ille  de Bellinzone, d on t les armoi
ries so n t : p a r ti  pa r u n  pal d ’a rg en t ; 
au  p rem ier d ’azu r à tro is barres de 
gueules ; au  deuxièm e d ’azu r au  lion 
d ’or ; au  chef d ’or so u tenu  p a r une 
tran g le  d ’a rg en t et chargé d ’une aigle 
de sable (varian tes). —  1. M a r i a - M a d - 
d a l e n a  G abuzzia, * 1582, f  1679. 
Dès 1601 religieuse au  m onastère  de 
Claro, où elle m o u ru t en odeur de 
sa in te té . —  2. P i e t r o - G i ü s e p p e , m é
decin de Bellinzone, * 17 sep t. 1778, 

t  26 se p t. 1849. D éputé  au  G rand Conseil iß 1815- 
1821, com m issaire (préfet) du  gouvernem en t pour le 
d is tric t de Bellinzone, syndic de cette  ville, juge au 
tr ib u n a l can to n al 1819- 1825 e t ensu ite  juge sup
p léant . —  3. G a e t a n o  - P i e t r o  - L u i g i , * 31 ju ille t 
1810, f  23 jan v ie r  1892, chanoine de la  collégiale 
de Bellinzone. Il légua 40 000 fr. à  l ’h ô p ita l de sa 
ville n a ta le . —  4. L u i g i - G a e t a n o , frère du  n° 3, 
avocat, * 7 ao û t 1812, f  20 jan v ie r  1894. D éputé  
au  G rand Conseil 1855-1893, p résiden t de la  prem ière 
co n stitu an te  tessinoise 1891. B ienfaiteur du grand  sé
m inaire de L ugano et de l ’h ô p ita l de sa ville ; le m a
gnifique carreau  en m arb re  de la  collégiale de Bellinzone 
est dû  à  sa générosité. —  5. E m i l i o , * à  Bellinzone, f  à  
Milan le 19 m ars 1893. Chevalier de la couronne d ’Italie , 
il v écu t à  Milan où, p en d an t quinze ans, il fu t conseiller 
de la ville e t p en d an t p lusieurs années dépu té  au  Con
seil de la p rovince. —  6. S te fa n o ,  avoca t, * 8 aoû t 
1848. Il p r it  une p a r t  très active  à  la  vie po litique  te s 
sinoise e t fédérale, fu t un  des p rincipaux  collaborateurs 
de la  Democrazia de Bellinzone 1867-1871, e t d irigea en 
1872 la  R iform a federale en faveur de la  réform e cons
titu tio n n e lle . Secrétaire  du  G rand Conseil 1872-1876, 
dès 1885 m em bre de ce corps, q u ’il présida en 1893, 1896 
e t 1900, conseiller d ’É ta t  1905-1910, dépu té  au  Con
seil des É ta ts  1910-1919 ; dès 1920 m em bre du 
tr ib u n a l can tonal, juge su pp léan t du trib u n a l fédéral ; 
colonel e t p résiden t du trib u n a l m ilita ire  de cassation 
de 1910 à 1922 ; m em bre de la m unicipalité  de B ellin
zone 1870-1895. A publié  : E ssai sur les principes fon
dam entaux du droit pénal, 1868 ; Sulla  in iz ia tiva  tribu
taria, 1895-1896. E n  1894 il rédigea le p ro je t du Code 
tessinois de procédure pénale ; en 1881 il fit rep a ra ître  
avec Luigi Colombi le Repertorio di giurisprudenza p a 
tria, revue ju rid iq u e  tessinoise, q u ’il dirige encore ac tu e l
lem en t. D r h. c. de l ’un iversité  de Zurich 1898. — 
A H S  1914 et 1918. —  L L . —  D SC. — D o tta  : I  T ic in esi.
—  B Stor. 1 8 9 3  e t 1 8 9 8 .  [c. Trbzzini.]

G A C H E T .  Nom de fam ille des C. de F ribourg , Ge
nève e t V aud, d ’où il passa  à B erne (v. a r t .  G a t s c i i e t ) .

A. C a n to n  de F r ib o u r g .  Fam ille actuellem en t b o u r
geoise de F ribourg , G ruyères e t Mézières. A rm oiries : 

écartelé, au x  1 e t 4 de gueules au  che
vron  d ’or accom pagné de deux étoiles 
d ’a rg en t en chef e t d ’une feuille de 
trèfle  du  m êm e en po in te  ; au x  2 et 
3, une étoile sou tenue de tro is m on
tagnes (ém aux inconnus). Les C a
chet de G ruyères m entionnés dans 
ce tte  localité depuis le d éb u t du 
X V e siècle, on t fourni un  g rand  nom 
bre de prê tres, de n o taires e t de 
m ag istra ts . —  1. A n t o i n e , notaire , 

rec teu r de l ’h ô p ita l de G ruyères 1439. —  2. P i e r r e , 
n o taire , châtela in  de L a  T our-de-T rêm e 1464, 1472 ; 
châtela in  de M ontsalvens 1475, cap itaine  de G ruyè
res 1476. —  3. A y m o n , b an n ere t de G ruyères 1496.
— 4. C l a u d e , châte la in  de R ougcm ont 1539, b a n 
n e re t de G ruyères 1550. —  5. C l a u d e ,  m aître  
d ’école à  G ruyères, m em bre du  clergé de Gruyères 
depuis 1602, curé de G ruyères 1611-1632, doyen, 
t  5 ju ille t 1632. —  6. N ico la s  -  S é b a s tie n ,  origi
naire  de G ruyères, m ais élevé en F rance, où il de
v in t le condisciple et l ’am i de Joach im  M urat ; il ac
com pagna le roi de Naples dans son nouveau  ro y a u 
me, à t itre  de secrétaire  privé, p a rtag ea  sa fo rtune, puis 
q u itta  l ’Ita lie , en 1815, pour se rendre  en T urquie. 
F a it p risonnier p a r  des p ira tes , il fu t dirigé su r Alger 
où il re s ta  en cap tiv ité  p e n d an t près d ’une année. 
R en tré  à  Paris, il fu t m is en re la tions avec l ’am b as
sade portugaise  en F rance, fit un  voyage au  Brésil en 
1817, rédigea un  p ro je t d ’é tab lissem en t d ’une colonie 
suisse au Brésil, puis, plus ta rd , un  p ro je t de c ap itu la 
tion  m ilita ire  des cantons suisses avec le roi de P o r tu 
gal. Le prem ier p ro je t a b o u tit à  la  convention  du 
11 m ai 1818 conclue en tre  C achet, agen t du  can to n  de 
Fribourg  au  Brésil, et le gouvernem ent de ce royaum e, 
à la fondation  d ’une colonie suisse, p rincipalem en t fri- 
bourgeoise, à C anto-G allo (1819) e t à la  construction  
de Nova Friburgo. C achet, qui a v a it  ob tenu  en 1819 
le t itre  de consul suisse à  Rio de Jane iro , m o u ru t au 
Brésil. — 7. A n to in e ,  en religion P . A ntoine-M arie, 
capucin, * à Gruyères le 8 av . 1822 ; il e n tra  dans l ’ordre 
des capucins en 1841, fu t gard ien  du couvent de F r i
bourg , m issionnaire aux  E ta ts-U n is  1857-1862, où il 
évangélisa les populations indiennes et fonda le couvent 
du Calvaire dans le W isconsin. R en tré  en Suisse en 
1862, le P . A ntoine-M arie su iv it Mgr H a rtm a n n  dans 
les Indes, où il fu t  son secrétaire  ; après la  m o rt de 
Mgr H a rtm an n , il refusa  l ’évêché de Pa tna-B om bay , 
que le pape v ou lait lu i confier. Sur l ’ordre des m édecins, 
il fu t rappelé  en Suisse, où il occupa les postes de ga r
dien, de p réd ica teu r e t de défin iteur provincial, t  1er 
février 1890. Il a publié dans la  Revue de la Suisse catho
lique : Vie de M gr Anastase Hartm ann', Cinq ans en A m é
rique et en A sie  ; Dom H erm ann de la Part-D ieu et ses 
œuvres. —  Voir Ilise ly  : M onum ents de l ’hist. du comté 
de Gruyère, dans M D R  X X II I .  —  Dellion : Dictionnaire 
V II .—  T horiu  : Notice historique sur Gruyère.—  M arro : 
N ikla u s Gaschet, dans Freiburger Zeitung  1871, n° 22 
e t s. —  Fr. R eichten : Le consul Sébastien Nicolas Ga- 
chet dans R H V .—  É tr. frib . 1891 e t 1901. —  Le Père 
A ntoine-M arie, dans É tr. frib . 1891. [J. N.]

B C a n to n  d e  G e n è v e .  — P i e r r e ,  reçu  bourgeois 
de Genève en 1401, v en a it d ’A n th y  (Savoie). — Un 
a u tre  P i e r r e  fu t conseiller en 1490, syndic de Genève 
en 1493-1495. Fam ille é te in te .

C. C a n to n  d e  V a u d . I .  Fam ille bourgeoise de 
Payerne  dès 1389, é te in te  en 1812. 
A rm oiries : d ’azur au  soleil d ’or. Ces 
arm es se tro u v en t su r un  v itra il de 
l ’église paroissiale de Payerne. —
1. J e a n - A m é d é e , b an n ere t de P a y e r
ne 1544-1545, avoyer 1563-1573, dé
te n te u r  du fief de B ellevaux (N eu
châtel), possesseur de fiefs à  Froide- 
ville (Payerne), T rey e t D onneloye. 
—  Son frère N i c o l a s  est l ’ancê tre  des
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G atschet de Berne. —- 2. D a n i e l , avoyer de Payerne 
1578-1583. —  3. Jo su É , ban n ere t 1588- 1592, avoyer 
1601-1610 . — 4. PETER MANN, avoyer 1610-1612. —
5. D a v i d ,  no taire , ban n ere t 1659-1660, avoyer 1660- 
16 7 8 .—  6. S a m u e l ,  b an n ere t 1684-1688 et 1698-1701. 
—  7. D a v i d ,  ban n ere t 1693-1695 e t avoyer de 1695 
à 1722, tro is ans su r six. —  I I .  Fam ille bourgeoise de 
B ioley-O rjulaz dès 1405. A fourni sous le régim e ber
nois des no ta ires et des fonctionnaires ; sous le ré 
gim e vaudois, les syndics de la com m une de 1851 à 
1925, des juges, ainsi que q u a tre  députés au  Grand 
Conseil. — J u l e s ,  1859-1914, pein tre, élève de Bocion, 
professeur aux  écoles secondaires de Nyon, re s tau ra 
te u r  de tab le au x  au Musée des B eaux-A rts de L au 
sanne. — S K L .  —  I I I .  Fam ille de G randcour dès 
a v a n t 1557 [ A .  G a c h e t . ]

G A C H L I N G E N .  Voir GACHNANG.
G A C H N A N G  (C. Thurgovie, 0 .  F rauenfeld . V .D G S). 

Paroisse, Vge et ch âteau . E n 889 K achanang  ; plus

Le château  de G acha an g  en 1751. D’après  une gravu re  sur 
cu iv re  de la Top ographie  de D. Herrl iberger .

ta rd  Gachenang, Gachinang ( =  Gachin-wanq =  pré de 
Gacho) ; en parle r populaire, dès 1500 environ, Gach- 
lingen. Sur le te rrito ire  de G achnang se trouve  la célè
bre  s ta tio n  de l ’âge de la pierre de Niederwil, près de 
Frauenfeld , sur le lac comblé d 'Egelsee dans une vallée 
la té ra le  de la Thour. D écouverte pa r Pupikofer en 
1862, elle a  été fouillée pa r Messikomer ; c’é ta it le 
prem ier étab lissem ent de m arais connu, e t don t l ’étude 
ou v rit une nouvelle voie aux  recherches su r les pala- 
fittes (K e lle r  et R einert : Urgesch des Thurgaus). 
Le roi A rnulf donna en 889 le dom aine de G achnang 
avec dix pièces de te rre  à  son fidèle D iethelm JG ach- 
nang ap p a ra ît de très bonne heure (au X e s. ?) comme 
possession de l ’abbaye  de R eichenau e t soum is à  l ’avoue- 
rie des 'K ib o u rg . L ’am m ann, ou meier de Meiersberg 
(Meisberg) a d m in istra it la com m une au  nom  de Rei
chenau et des K ibourg. Ces meier donnèren t p robable
m en t naissance à  la famille de m in istériaux  des von 
G achnang. L ’olBce de meier e t le dom aine de Gachnang 
passèren t en 1417, pa r te s tam en t, aux  seigneurs de Schi- 
nen, puis en 1562 à  Ludwig von H eidenheim , seigneur 
de K lingenberg. Celui-ci e t son h éritier I-Iektor^von 
Beroldingen (d ’Uri) cherchèren t à ré tab lir  le culte~ca- 
tho lique dans la  paroisse qui av a it passé à la Réforme 
en 1528 (voir a r t.  G a c h n a n g , a f f a i r e  d e ) .  Le couvent 
d ’Einsiedeln acqu it le dom aine en 1623, m ais le fief qui 
é ta it sous la suzeraineté de R eichenau a v a it passé, dès 
1540, sous celle de l ’évêché de Constance, qui exerçait 
aussi la  collation. Le château , co n stru it probablem ent 
pa r les seigneurs de Schinen, en tre  G achnang et Isli- 
kon, fu t transform é en 1767 par E insiedeln et vendu 
en 1849 aux  frères L üth i, de S te ttfu r t  et Zurich, 
pour 60 000 florins. Il changea dès lors plusieurs fois 
de p roprié ta ire . La chapelle qui en dépend, bâ tie  en 
1587, est actuellem ent destinée au  culte  catholique. La 
paroisse de G achnang qui ex is ta it p robablem ent a v an t

l ’an  1000 et com prenait une série de localités de la  T h u r
govie et du te rrito ire  zuricois, don t Gerlikon e t Elli- 
kon é ta ien t des annexes (l’un  ju sq u ’en 1855, l ’au tre  
ju sq u ’en 1649). Un curé fonctionnait à  Gachnang, 
assisté dès a v a n t 1405 d ’u n  vicaire. L ’église de Sain t- 
Pancrace fu t  inaugurée en 1493 ; un  chœ ur goth ique 
da te  de cette  époque. La paroisse réform ée existe de
puis 1528. L a coutum e de G achnang a été mise par 
écrit la  prem ière fois en 1421, e t renouvelée en 1459 
(arch. d ’E insiedeln). —  Voir Pupikofer: Thurgau  I I . — 
Le m jm e  : Gesch. v. Frauenfeld. —  N ater : A adorf : 
T äniken. — M ohr: Einsiedler Regesten. —■ Nüscheler : 
Gotteshäuser. —  K u h n  : Thur g. sacra I .  —  R ahn : 
Denkmäler. — T U  I, n° 139. —  T B  3. [Th. G.] 

G A C H N A N G ,  von.  Fam ilie de m in istériaux  de 
l ’abbaye  de R eichenau e t des K ibourg 
qui fu t plus ta rd  au  service de l ’A u tri
che. Elle descendait p robab lem en t des 
meier de G achnang e t est m entionnée 
pour la prem ière fois en 1241. A rm o i
ries : d ’a rgen t à une licorne de gueules 
posée sur q u a tre  coupeaux de sinopie. 
Des ram eaux  s ’é tab liren t à  Meiersberg 
(A lt-G achnang, su r la  fron tière  entre  
T hurgovie et Zurich), e t dans un  au tre  
château  actuellem ent d isparu (la ferm e 

de K um m er au N ord-O uest du village de G achnang ?). A 
F rauenfeld , les G achnang possédèrent dès la  fondation  
de la ville une m aison a tte n a n te  à  la  m uraille , le Gach- 
nanger-S tock. —  1. R u d o l f ,  chevalier (filius v illic i). —
2. R u d o l f , bailli au trich ien  de R otenbourg  près de 
Lucerne 1346. —  3. K l a r a , abbesse de T äniken 1371- 
1384. — 4. A n n a , abbesse du m êm e couvent 1398-1412.
—  5. H e i n r i c h , d it M ünch, p a rtisan  zélé de l ’A utriche 
contre les Appenzellois, m éd ia teu r entre le duc Frédéric 
et la ville de F rauenfeld, fu t en différend avec celle-ci au 
su je t du G achnanger-Stock endom m agé p en d an t la 
guerre e t qui fu t cédé à la  ville en 1448 après de longues 
négociations pa r U lrich de Schunen, héritier e t succes
seur d ’H einrich. —  Les G achnang ap para issen t vers 1370 
comme possesseurs des ch â teau x  de Keflkon, M örsburg 
et S ch la tt près d ’Elgg ; dès 1399, ils sont au Goldenberg 
où une branche de la famille do it avo ir h ab ité  ju sq u ’en 
1570, tan d is  que dès 1417 les seigneurs de Schinen résidè
ren t à  G achnang. Au X IV e s., les G achnang h ab ita ien t 
F rauenfeld . Au débu t du  X V e s., quelques m em bres de 
la famille é ta ien t établis à D iessenhofen, et d ’au tres 
acqu iren t la  bourgeoisie de W in te rth o u r au  m ilieu du 
m êm e siècle. La fam ille d isparu t au  X V Ie s. — Voir la 
bibliographie de l ’a r t.  G achnang. [Th. G.]

Des G achnang son t bourgeois de Schatïhouse en 1357, 
de Bâle 1401, de Zurich 1490, d ’Elgg 1506. A Zurich ils 
é ta ien t douzeniers du R üden ; à  Constance ils a p p a rte 
na ien t à  la  société des chevaliers zur Katze. L a branche 
de Bâle s ’é teignit avec Jo h an n , p asteu r à Felben (T hur
govie) en 1809 ('?). L 'ancêtre  de la branche encore très 
répandue de Fâllanden  (Zurich), est N i k l a u s  en 1607.
—  Voir K indler von Knobloch : Oberbad. Geschlechter
buch. —  U Z. —  R üeger : Chronik. —  S tum pf : 
Chronik. — N ater : Gesch. von Aadorf. —  [Paitf-O. 
G a c h n a n g . ]  — K o n r a d ,  de Fällanden, 1843-14 avril 
1921, in s titu teu r e t écrivain sous le pseudonym e de 
Ju liu s Frohmeier ; éd iteur de VIllustrierter schweize
rischer Jugendschatz. Bourgeois de Zurich 1881. —  
Die. Schweiz 1921. —  S L  1921. — .XZZ 1921. n ” 627.
— DSC. [H. Br.I 

G A C H N A N G  ( A F F A I R E  DE ) .  Démêlé confession
nel causé en 1610 p a r le ré tab lissem en t du culte catho 
lique dans le village presque en tièrem ent réform é de 
Gachnang, pa r le p roprié ta ire  du château, H . von Berol
dingen. E nviron  800 hom m es des localités thurgov ien - 
nes et. zuricoises du voisinage en v ah iren t la  chapelle et 
la cave du château , et to u tes  les ten ta tiv es  d ’apaisem ent 
de la  p a r t  du seigneur dem eurèren t vaines, les p ro tes
ta n ts  a y an t été exaspérés lors d ’un m ariage par les 
brocards d ’un catholique. Cette ém eute causa de vives 
inquiétudes chez les catholiques thurgoviens. Cou
ven ts e t particuliers s ’adressèren t au x  V cantons ; 
des in terrogato ires eu ren t lieu à  Baden et à Frauen- 
feld : les coupables, particu liers et com m unes, fu ren t
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condam nés à des am endes. Z urich du t parfa ire  le 
to ta l de celles-ci ju sq u ’à  la som m e de 4000 florins, 
d o n t la  m oitié  fu t  donnée à B eroi ding en à t i t r e  de 
dédom m agem ent. C ette  affaire eu t pour ré su lta t le 
p a rtag e  du cim etière e t des biens de la  prébende en tre  
les deux  confessions (1611-1613). —  Voir Pupikofer : 
Thurgau  I I .  —  W älli : Der Gachnanger-Handel, dans 
Sonntagsblatt der Thurg. Ze itung  1910. [Th. (t.] 

G A C H O U D  ( G a s c h o d ,  G a s c h o ) .  Fam ille friboùr- 
geoise encore ex is tan te , originaire de V illars-d’A vry où 
on la  tro u v e  en 1421, actuellem en t bourgeoise des 
com m unes d ’A tta len s, F ribourg , T reyvaux , Villars- 
d ’A vry , Z énauva. A rm oiries : coupé d ’a rg en t à  tro is 

roses de gueules, e t de gueules plein, 
à l ’agneau pascal b ro ch an t su r le 
t o u t . —  1. J a c q u e s ,  de V illars-d’A
v ry  et de T reyvaux , * 31 décem bre 
1657, t  à  C onstan tinop le  30 aoû t 
1726,; e n tra _ dans la  com pagnie de 
Jésus en 1677, se d istingua  comme 
m issionnaire à  C onstantinople, évan- 
gélisa su rto u t les captifs e t les es
claves, ce qui lu i v a lu t le t i t r e  de père 
des A rm éniens et père des esclaves. 

11 voua tous ses soins au x  pestiférés des bagnes avec 
lesquels il fu t so uven t enferm é p e n d an t la  n u it. Il 
m o u ru t lui-m êm e de la  peste après avo ir exercé p en 
d a n t 25 ans les fonctions de m issionnaire e t de ca- 
théch iste . 11 écriv it p lusieurs le ttre s  fort in té ressan tes 
qui on t été publiées dans Lettres édifiantes et curieuses 
écrites des M issions étrangères, 1819 ; ses armoiries son t : 
d ’azu r à  un  ciboire d ’or accom pagné de tro is étoiles 
du m êm e, une en chef, deux en p o in te . —  2. J e a n -  
F r a n ç o i s ,  d ’A vry -  d e v an t - P o n t, ch irurgien -  m ajor 
dans le rég im en t de P iém ont au  service de F rance, 
reçu  dans la bourgeoisie de Fribourg  en 1714. —  3. 
J a c q u e s ,  de V illars-d’A vry , * 1710, f  4 décem bre 
1797, e n tra  dans la Com pagnie de Jésus, en qua lité  de 
frère co ad ju teu r. B anni de France  en 1762 avec la 
Com pagnie, il re n tra  dans sa p a trie  e t fonda en 1765 à 
F ribourg , avec l ’aide du gouvernem en t, « la  prem ière 
pharm acie  m oderne » qui acq u it p ro m p tem en t une 
grande ré p u ta tio n . —  É m ula tion  1856, 289. —  Tobie 
de R aem y : Une ancienne pharmacie de F ribourg 1705- 
1912, dans A F  1914. [Ræmy.]

G A C O N .  Fam ille  neuchâtelo ise, citée à  Fresens dès le 
X V e s., p lus ta rd  dans to u te  la Béroche ; bourgeoise de 
N euchâtel au  X V I I I e s. —  E u g è n e ,  * 1834 à N euchâtel 
t  1893 à L a H aye, p récep teu r en F rance, en A llem agne 
e t en H ollande, où il eu t en tre  au tres pour élève le 
prince d ’Orange. Professeur au  gym nase de L a H aye 
p e n d an t près de tre n te  ans. —  M essager boiteux de 
Neuchâtel, 1895. [L. M.j

G A D A .  Fam ille  é te in te  de B rione-V erzasca, don t les 
armoiries so n t : d ’arg en t à un  lion de gueules te n a n t  un 
ch âteau  du m êm e. E n 1644 G i o v a n n i ,  su rin ten d an t 
des constructions im périales sous q u a tre  em pereurs, 
fonda un  bénéfice ecclésiastique en faveur de l ’école 
g ra tu ite , qui fu t  la  p rem ière de la  Y erzasca. —  A H S
1914. — Sim ona : Note di arte antica. —  B u e tti : Note 
storiche religiose. [C. T .]

G A D I E N T .  Nom de p lusieurs fam illes des Grisons ; 
l ’une d ’elles, bourgeoise de Coire en 1524, v en a it de 
V alzeina ; d ’au tre s  ex is ten t à  M astrils, Says e t T rim m is ; 
p a r con tre  les fam illes de Zizers, Maienfeld et Fanas sont 
éte in tes. Arm oiries  des G adient de Coire : d ’a rg en t à  un 
sap in  arraché  au  n a tu re l. —  C h r i s t i a n ,  de la  corpo
ra tio n  des V ignerons 1653, t  1707. —  A H S  1906, p . 132. 
Les su iv an ts  jo u èren t un  rôle po litique dans la  ju r i 
d iction  des IV  villages : —  1. G e o r g ,  am m ann  de la  ju r i
d iction  lors du renouvellem ent du seym ent d ’alliance 
1712. —  2. U l r i c h  1750, — 3. P e t e r - F l u r i  1768, et 
—  4. C h r i s t i a n  1778, exercèren t la m êm e fonction . —
5. A n d r e a s , * 1892 à Serneus. Son livre, p a ru  en 1921. 
Das P rätigau, é tude  géographique e t économ ique, qui 
a tta q u e  v io lem m ent les chefs politiques du  can ton , 
fu t confisquée p a r la  ju stice  e t re p a ru t en une nouvelle 
éd ition . —  Voir D. Jäk lin  : W appen der Bürgerge
schlechter der Stadt Chur. —  M. V aler : Gesch. des 
Churer Stadtrates. — L L .  — L L H . [L. J.]

G A D IN A , A u g u s t , chevalier, m entionné dans le 
Bregaglia en 1642, cap itaine  du pays en V alleline sous 

I le nom  de A u g . Gadina de T urrin i  1675. Son ti t r e  de 
chevalier e t sa particu le  sem blen t provenir des T orrioni 
du Bregaglia.

Au X V I I I e s. ap p a ra ît à  Schuls une fam ille Gadina, 
qui est coproprié ta ire  de l ’im prim erie de Schuls avec 
les D ort a e t depuis 1721 avec les R auch , enfin seul 

I p rop rié ta ire . —  Voir J.-A . Sprecher : Gesch. des IH. Jahrh. 
I I ,  p . 499 e t 510; I I I ,  p . 330. [M. V.]

CADIVI EN (C .B erne, D .O berhasli. V. D GS). Paroisse 
trè s  dissém inée, com prenant, deux com m unes de 
bourgeois e t d ’h a b ita n ts :  Gadm en e t N essental. Vieux 
d a tif  du pluriel de Gaden, ahd . gadam, é tab le . E n  1334 
G adm en fu t incorporé au  can ton  de Berne avec to u t  le 
pays du H ash. Il releva p rim itiv em en t de la  paroisse 
de M eiringen, puis en 1713, de celle d ’In n ertk irch en , et 
depuis 1816 form e une paroisse in d épendan te . A v an t la 
R éfo rm ation  une chapelle ex is ta it à  G adm en qui fu t 
reco n stru ite  après le g rand  incendie de 1721 et que l ’on 
a actuellem en t transfo rm ée  en église. Le village a b eau 
coup souffert des avalanches, su rto u t en 1808, 1816 et 
1817. Au mois d ’ao û t 1799 il v it passer un  corps d ’arm ée 
français en ro u te  pour le col de Susten . Des ate liers de 
m arb riers e t des forges ex is ta ien t autrefois dans la v a l
lée de G adm en ; voir l’a rticle  M i n e s .  R egistres de p a 
roisse dès 1790. —  Voir Ja h n  : Chronik. —  Löhner : 
Kirchen. — J .-R . W yss, dans Alpenrosen  1814. [H .Tr.] 

G  A D V , de . Ancienne fam ille pa tricienne encore 
ex is tan te , é tab lie  à  Fribourg  au  X V Ie s. sous le nom  
de Gadel ou Gadi, qui a donné un grand nom bre de 
m ag istra ts , de p rê tres, de religieux e t religieuses, d ’ofll- 
ciers au  service de France, au x  services de Gênes, 
de Naples et du Saint-Siège. Arm oiries : d ’azu r à la 
b ande d ’argen t chargée d ’un  cœ ur de gueules posé en 

b arre  et accosté de deux m olettes du 
m êm e .—  1. H u m b e r t ,  auberg iste  au 
Chasseur 1581-1601, du Conseil des 
D eux-C ents 1572-1598, des Soixante 
1598-1603, bailli de P o n t 1576-1581, 
o b tin t la bourgeoisie de F ribourg  en 
1565, t  1603. —  2. P i e r r e ,  fils du 
n° 1, des Deux - Cents 1614, des 
S oixante 1622, g rand  sau tie r 1623, 
bailli d ’O rb e - Échallens 1625- 1630, 
t  16 février 1633. —■ 3. G a s p a r d ,  

fils du n° 1, des%Deux-Cents 1626, o b tin t la bourgeoi
sie pa tricienne en 1627. Édile 1632, des Soixante 1633, 
bailli d ’Orbe-Échallens 1635-1640, conseiller 1643-1655, 
cap itaine  1651, f  1655.

I. Branche de Pierre. —  4. J e a n -G u il l a u m e , fils d u  
n °  2, * v e rs  1616, des D e u x -C en ts  1640, g re n e tie r  
1649, des S o ix a n te  1651, b a n n e re t  1656, b a illi de 
B u lle  1657-1662, t  1672. —  5. J a c q u e s , fils d u  n» 2, 
* v e rs  1631, des D eu x -C en ts  1656, des S o ix a n te  1664, 
m a ître  de  la  G ran d e  C onfrérie  1660, b a n n e re t  1666, 
b a illi de  F o n t 1668-1671, t  31 m a i 1671. —  6. F r a n ç o is- 
P r o s p e r , fils d u  n °  4, des D e u x -C en ts  1665, se c ré ta ire  
d u  C onseil 1670, des S o ix a n te  1672, ba illi d ’O rbe- 
É c h a lle n s  1675-1680, b a n n e re t  1685, a m b a s sa d e u r  de 
F r ib o u rg  a u p rè s  d u  ro i de F ra n c e  en  1686, conseille r 
1693, t  19 a v r i l  1708. —  7. Jean-GASPARD, fils d u  n °  4, 
des D eu x -C en ts  1668, des S o ix a n te  1679 ; b a illi de 
F o n t  1671-1672, de B u lle  1682-1687, b a n n e re t  1694, 
t  5 d écem b re  1723. —  8. F r a n ç o is- J o s e p h , fils du  
n °  4, des D eu x -C en ts  1687, a v o y e r  de M o ra t 1705- 
1710, des S o ix a n te  1716, b a n n e re t  1718, f  19 n o v e m b re  
1720. —  9. T o b ie , fils du  n °  5, des D e u x -C en ts  1705, 
b a illi de B e lleg a rd e  1718-1723, t  15 ja n v ie r  1723. —
10. F r a n ç o is -W a l t h e r , fils d u  n °  6, des D eu x -C en ts  
1685, b a illi de M o n ta g n y  1702-1707, f  8 o c to b re  1707 à 
M o n ta g n y . —  11. F r a n ç o is - J o s e p h , fils d u  n °  6, des 
D e u x -C en ts  1693, des S o ix a n te  1704, se c re t 1713, 
b a illi de P o n t  1718-1723, b a n n e re t  1736, f  23 fé v rie r  
1756. —  12. François-Joseph-B oN A V EN TU H E, fils du  
n °  11, des D eu x -C en ts  1719, s e c ré ta ire  d u  C onseil 1726, 
b a illi de R u e  1733-1738, de P la n fa y o n  1 7 4 6 - 1751, 
g re n e tie r  1747, des S o ix a n te  1756, co lonel, conseille r 
1760, t  1761. —  13. F rançois-Joseph-N IC O LA S, fils 
du  n °  11, officier au  se rv ice  de  F ra n c e , ré g im e n t Bürlci,
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des D eux-C ents 1731, g ren e tie r 1747, des Soixante 1750, 
bailli de R om ont 1754-1759, secret 1764, b annere t 
1767, lient.-colonel 1759, colonel, secrétaire  des É dits 
1770, t  31 ju ille t 1785. —  14. François-N icolas-M arc- 
l f in a c e ,  ills du  n° 11, * 1717, des D eux-C ents 1737, 
conseiller 1748, avoyer de Fribourg  de 1752 à  1792, 
assista , en cette  qua lité , tous les deux ans à la Diète, 
de F rauenfeld , fu t délégué à S taus pour le renouvelle
m en t de l ’alliance des sep t cantons catholiques avec 
le Valais le 13 sep t. 1756, p r it  p a r t  à la  conférence 
ex trao rd in a ire  de L ucerne en 1768. Il jo u a  un  certain  
rôle dans la lu tte  en tre  la noblesse et le p a tr ic ia t 1781-

1783, t  29 ju in  1793. — 
15. J e a n - F r é d é r i c - B o n a - 
v e n t u r e , fils du n° 12, 
* 1719, des Deux-Cents
1743, cap ita ine-lieu tenan t
1744, bailli de Rue 1753- 
1758, t  1758. —  16. F ran 
çois- JosEPH -B ernard, fils 
du n° 12, lieu ten an t, des 
Deux-Cents 1749, bailli de 
V aulruz 1766-1771, des 
Soixante 1776, m ajo r de 
dragons 1776, secret 1783, 
b annere t 1784, f  2 sep
tem bre  17 8 7 .— 17. F ra n 
ço is-Joseph- N i c o l a s - S É -  
RASTiEN, fils du n° 12, des 
Deux-C ents 1757, cap ita i
ne 1764, arch iv is te  d ’É ta t  
1758, des Soixante  1771, 
secret 1774, bailli d ’At- 
t.alens 1782-1787. — 18. 
Jean-P aul-C Iaude-Joseph- 
A ntoine - I g n a c e , fils d u  
avoyer d ’E stav ay er 1789-

1794, des Soixante 1794, m ajor, dépu té  au  G rand Conseil 
1814-1818. A u teu r de la  collection Gady; l ’un  des p rin 
cipaux c réa teu rs de la B ibliothèque de la  Société écono
m ique de Fribourg  à  laquelle il donna près de 3000 vo 
lum es. — 19. Jean-A nto ine-C harles-iV ico /as. fils du 
n° 14, * à  F ribourg  1766, f  à M ontagny 2 m ai 1840, en 
tra , en 1782, comm e sous-lieu tenan t au  service de France 
dans le rég im en t suisse de Castella. C apitaine-aide m ajor 
en 1790, il p a rtic ip a  avec son régim ent à  la répression de 
la  garnison rebelle de N ancy et s ’y d istingua. Gady re n tra  
en Suisse après le licenciem ent de 1792 e t y  séjourna ju s 
q u ’en 1798. E n  1799 il s ’enrôla dans le régim ent de 
B achm ann qui é ta it à  la solde de l ’A ngleterre e t p rit 
p a r t  avec ce régim ent, en qualité  d ’aide-m ajor, à la 
défense de Zurich, les 25 et 26 sep tem bre 1799. Il fit,

dans le m êm e régim ent, 
cam pagne dans les m on
tagnes des Grisons e t du 
Tyrol, contre les F rançais, 
p en d an t l ’h iver de 1800. 
La paix  de Vienne et le 
licenciem ent du régim ent 
de B achm ann perm iren t 
à G ady de ren tre r  à F ri
bourg . Il accom pagna le 
lan dam m ann  d ’Â lîry  au 
cam p de Boulogne pour 
féliciter Napoléon de son 
avènem ent au  trône. De 
1804 à  1814, G ady fu t capi
taine-général des milices 
fribourgeoises auxquelles 
il donna une organisation 
m ilitaire  qui fit l ’adm ira
tion  des É ta ts  confédé
rés et du général Ney. Co
lonel fédéral, il com m anda 
une brigade en 1805, une 

a u tre  en 1809 sur les fron tières des Grisons. Au 
mois de m ai 1815, il re çu t le com m andem ent de la 
l re division e t p rit p a r t  à la cam pagne de la F ranche- 
Com té. Il rep résen ta , avec Je a n  de M ontcnach, le 
can ton  de F ribourg  dans les négociations qui abou

t ire n t aux cap itu la tions avec la  France en 1816. 
Louis X V III  le nom m a en 1816 p rem ier-ad ju d an t du 
colonel général des Suisses, le com te d ’A rtois, et lui 
conféra le t i t r e  de baron  et les grades de m aréchal 
de cam p et d ’inspecteur des régim ents suisses. Lorsque 
le com te d ’A rtois eu t succédé en 1824 à Louis X V III , 
la  charge de colonel-général passa au  duc de B ordeaux, 
âgé de 4 ans, m ais Gady fu t chargé d ’en rem plir les fonc
tions p en d an t la m inorité  de ce prince. La révolution 
de ju ille t 1830 m it b ru sq u em en t fin à la carrière m ili
ta ire  de G ady. C om m andeur de Saint-L ouis. Dès 1807, 
Nicolas de Gady fu t l ’o rgan isateur de la  bienfaisance 
publique et le chef de l ’adm in istra tio n  des pauvres 
de la ville de F ribourg . P rincipal fondateu r, avec le 
P. Grégoire G irard, de la  Société économ ique e t d ’u t i 
lité publique de la  ville, il en fu t le p résiden t de 1813 à 
1816. Il a  laissé des Souvenirs de sa carrière militaire, 
qui on t été publiés dans A S H F IV . —  20. B o n a v e n t u r e - 
F r a n ç o is- J o s e p ii-D a g o b e r t , fils du n° 17, * déc. 1766, 
des D eux-C ents 1787, officier au  service de France dans 
le rég im en t de Castella, com m issaire des guerres, 
cap itaine  du con tingen t de F ribourg  envoyé à Bale 
en 1792, secrétaire  de légation , f  18 décem bre 1810.

I I .  Branche de Gaspard. —  21. FRANÇOIS-PIERRE,  
fils de G aspard (n° 3), des D eux-Cents 1668, f  24 octo
bre 1680. —- 22. A n d r é - J o s e p h , fils de François- 
G aspard et a rrière-petit-fils p robable de G aspard (n° 3), 
* avril 1701, des Deux-Cents 1725, des Soixante 1748, 
bailli de F o n t e t de Vuissens 1748-1753, secret 1756, 
colonel 1760, conseiller 1766, bourgm estre  1767, in te n 
d a n t de l ’arsenal 1769, t  4 ju ille t 1770. —  23. P ie r r e - 
NlCOLAS-Martin, fils du n° 22, * 29 ju in  1738, des Deux- 
Cents 1759, péager de la Singine 1760, des Soixante 
1784, bailli de F on t et de Vuissens 1773-1778, de 
P lanfayon  1779-1784, de R om ont 1786-1788, b annere t 
1788, m aître  de l ’hôpita l 1791, t  1804. —  24. F r a n ç o i s -  
X a v ie r , fils du n° 22, * 16 m ai 1739, des Deux-Cents 
1761, édile 1767, bailli d ’A ttalens 1772- 1777, conseiller 
1780, f  14 février 1796.

I I I .  Divers. — 25. J o s e p ii-B r u n û , * 1746, chanoine 
de Saint-N icolas 1772, f  1788, — 26. Ma r ie -C o l o m b e , 
abbesse du couvent de la Fille-D ieu près R om ont 
1734-1759, t  5 septem bre 1759. — 27. Ma r ie -A n g é - 
l iq u e , * 1705, m ère-supérieure du  couvent des Ursu- 
lines à F ribourg  1762.— 28. X a v ie r , * 1810, lieu tenan t- 
colonel au  service du Saint-Siège. —  Voir L L . —  L L H .
—  Fuchs : Chronique fribourgeoise. —  A S H F  IV, VI, X.
—  A. D aguet : Notice hist, sur la Société Économique.
— Étr. frib. 1889. —  Livre d’or des élèves du Pensionnat 
de Fribourg. —  G. B rasey : Le chapitre de Sainl- 
Nicolas. —  H . de B um an : Le centenaire de la Société 
Économique de Fribourg, dans A F  I I I .  —  A F  X I I I ,  
5, no te  43. —  G. Castella : Hist, du C. de Fribourg. — 
A H S  1924, p. 23. —  H . de V evev : Les anciens ex- 
libris fribourgeois armoriés. —  Recueil de généalogies 
de Nicolas d’A m m an . —  Archives d ’É ta t  : Généalogies 
D aguet, G rem aud, Schneuwly ; d ’A m m an : E x tra it 
des Besalzungsbiicher. [G. C o r p a t a u x .]

G Æ C H L I N G E N  (C. Schaffhouse, D . O b erk le ttg au . 
V. DG S). Com. et Vge paroissial dans l ’ancien Gau, 
puis com té de K le ttg au . Gahtelingen 870 ; Gâhtlingen 
1345 ; Giichtlingen 1376 ; dès le X V IIe s., Gâchlingen. 
Une ro u te  rom aine trav e rsa it le K le ttg au  près du village ; 
vestiges d ’un  four de po tier rom ain dans le M etm ental. 
Uodilloz reçu t en 870 G âchlingen en fief du roi Louis- 
le-G erm anique ; ses d ro its passèren t au  couvent de 
R heinau qui y percevait encore des revenus au X IV e s. 
Le couvent des capucins e t celui d 'A llerheiligen à 
Schaffhouse y  possédèrent des biens e t des dîmes, de 
m êm e que la léproserie de cette  ville, le couvent de St. 
K a th arin en  tal près de Diessenhofen, le chap itre  de la 
cathédrale  de Constance et d ’au tres. Les seigneurs exer
çan t la basse ju stice  furent, après H einrich von Urzach 
etvon R andegg, les Im th u rn  de Schaffhouse (1433-1513). 
desquels ces droits passèren t p a r ven te  à l ’h ôp ita l du 
S a in t-E sp rit. La h a u te  ju rid ic tion  é ta it exercée pal
le com té du K le ttgau . Le village fu t acquis en 1656, 
avec d ’au tres endroits du K lettgau , par la  ville de 
Schaffhouse (bailliage de N eunkirch). L ’église de St. 
Jak o b  à Gâchlingen d a ta n t de 1126, fu t reconstru ite

I g nace  de Gady.
D'après un portrait a l'huile 

(auteur inconnu).

n°1 4 , des D eux-C ents 1775,

N ico las  de Gady. 
D ’après un portrait à l'huile 

de Dietler.
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en 1845. G âchlingen form a une paroisse ju sq u ’a v a n t la 
R éform e, e t fu t ra tta c h é  de 1531 à  1806 à  l ’église de 
N eunkirch . Le p as teu r de Siblingen fu t  aussi vicaire 
de Gâchlingen de 1640 à 1806. Le village form e de

La m a iso n fd e  com m u n e de Gâchl in gen  en  1850 (bâtie eu  i!V71). 
D ’ap rès  u n  d ess in  à la plume.

nouveau  une paroisse au tonom e depuis 1806A G âch
lingen fu t d u ra n t 400 ans en dém êlés avec la  com 
m une voisine de Siblingen au  su je t des d ro its de p â tu re  
et de boécliage dans le langen  R an d en . Les traces d ’un 
ch âteau  (W altersk irch) so n t encore visibles su r cette  
m ontagne. Une fam ille de chevaliers von G âchlingen est 
m entionnée de 1238 à  1453. —  Voir US. —  Festschrift 
1901. —  C.-A. B âch to ld  : P fa rrp fr. [E rw in  B ü h r b b . ]  

G Æ C H T E R .  Nom  de fam ille du  R h e in ta l sa in t- 
gallois e t de la ville de S a in t-Gall où une fam ille de R üti 
a  été  n a tu ra lisée  en 1913. D érive p ro b ab lem en t du nom  
de lieu -d it Gacht =  ra v in  ( S I  I I ,  109). —  A n d r e a s ,  
rec teu r de l ’h ô p ita l à  S a in t-Gall 1586.-— J o h a n n - J a k o b ,  
d ’O berriet, * 22 sep t. 1833, p résid en t du tr ib u n a l de 
d is tr ic t du H au t-R h e in ta l 1891-1904, conseiller na tio n a l 
dès 1899; f  29 ju in  1905 à A lts tä tte n . —  H ardegger et 
W artm an n  : Der H o f Kriessern. ■— Chronik v. A ltstätten.
—  S t. Galler N bl. 1906, p. 45. [Bt.] 

G Æ G A U F  ( G æ c h u f f ) .  Fam ilie th u rgov ienne  de Kess-
wil, m entionnée au  XV " s. à Z urich, vers la i fin du 
X V IIe s. à  A rbon, ac tuellem en t à  F rauenfe ld  e t à  Sur- 
see. Les chevaliers G ägauf fo n d èren t une m esse com m é
m o rativ e  dans l ’église de Kesswil e t fu ren t des ad v er
saires de la R éform e avec les Geienhofer. L a famille 
to m b a  plus ta rd  dans l ’indigence. —  1. K o n r a d  Gächuff 
von Sigm undsee, chef de lansquenets e t in s tru c teu r 
(D rillm eister), possédait dès sa prem ière m en tion  en 
1478, le t i t r e  de chevalier, q u ’il a v a it acquis, ainsi que 
sa g rande  fo rtune, au  service m ilita ire . E n 1480 il 
e n tra  au  service de l ’arch iduc Sigism ond de H abs- 
bourg-T yro l, d ’après lequel sans doute, il b ap tisa  son 
p e tit ch â teau , au  bord  du B odan, Sigm undsee  et s ’a t 
tr ib u a  ce surnom  q u ’il tra n sm it à  ses descendan ts. Chef 
des lansquenets dans la  guerre  de Sigism ond contre 
Venise en 1487, il conduisit la  m êm e année des m er
cenaires suisses au  duc de B avière e t à  la  ville d ’Ulm 
e t se p o rta  en 1488 au  secours de M aximilien prisonnier 
à  B ruges. Après l ’abd ication  de Sigism ond en 1490, il 
e n tra  au  service de son successeur, le roi M aximilien, 
puis au  service de N urem berg de 1497 à 1502. P en d an t 
la guerre  de Souabe, les Suisses lu i confièrent la  défense 
de la  M oosburg près de G üttingen  sug le B odan. —  2. 
H e i n r i c h , fils du  n° 1, est m entionné avec son père 
dès 1480 et fu t avec lu i au  cam p de R overedo en 1487.
—  3. H a n s , fils du n° 1, fu t avec 200 lansquenets à 
Còme en 1496. —  Voir P u p . Th. —  F . Hegi : Die 
geächteten Hâte des Erzherz. S igm und . —  R enseigne
m en ts m anuscr. de F. Hegi. [H. Br.]

G Æ H W I L  (C. Saint-G all, D. A lt T oggenbourg, Com. 
K irchberg . V. D G S). Vge e t paroisse catho lique. Le 
couvent de Saint-G all possédait à  Gähwil un  Kelnhof, 
q u ’il re m e tta it  en fief Les d ro its de ju rid ic tio n  su r le

village d ev a ien t ap p arten ir  aux  com tes de Toggen
bourg ; ils p assè ren t en 1468 au  couvent de Sain t-G all, 
qui r a tta c h a  plus ta rd  Gähwil à  la  ju rid ic tio n  de Bazen- 
heid. U ne chapelle est m entionnée à Gähwil en 1404 ; 
elle a p p a r tin t  plus ta rd  à  l ’abbaye  de Saint-G all e t é ta it 

1 une annexe de l ’église de K irchberg , qui y  envoyait un  
ecclésiastique lire la  m esse une fois p a r sem aine. Lors de 
la  R éform e, les gens de Gähwil p assè ren t à  la  nouvelle 
confession, m ais se ré tra c tè re n t en 1541, sau f quelques 
fam illes. Gähwil fu t p ourvu  d ’un curé en 1751, e t d ’une 
église en 1755 ; en 1764 il se sépara  de K irchberg  pour 

I form er une paroisse, à  laquelle  fu ren t ra ttac h é s  Œ twil 
i et de nom breuses ferm es. La collation  a p p a r t in t  à  

l ’abbé  de Saint-G all. Le village fu t ra ttac h é  en 1803 à  la 
com m une po litique e t civile de K irchberg . Gähwil a 
donné son nom  à  une fam ille de m in isté riaux  m entionnée 
au  X I I I e s. —  U StG . —  R othenflue  : Gesch. der L and
schaft Togyenburg, p . 245. —  St. Galler N bl. 1907, 
p . 36. [Bt.]

G Æ L L E , J o h a n n -B a p t is t , de Ste inach (Saint-G all), 
* 27 octobre  1831, chapelain  de K irchberg  1855, curé 
de T hal 1859, de R orschach  1863-1913, chanoine dès 
1879, doyen du ch ap itre  de R orschach 1899-1913 ; 
d u ra n t 37 ans p résiden t du conseil scolaire de R orschach, 
t  8 jan v ie r  1914. •— St. Galler N bl. 1915, p . 33. [lit.] 

G Æ N S B R U N N  E N , franç . S a in t - J o s e p h  (C .Soleüre,
D .B a ls th a l. V. D G S). Vge et paroisse. E n  1428 sont 
m entionnés pour la  prem ière fois le to rre n t de G änsbrun- 
nen et un blockhaus situé  auprès ; plus ta rd , une auberge, 
qui b rû la  en 1566. La région de G änsbrunnen dépendait 
pour la  dîm e du chap itre  de M ontier ; elle passa  à 
Soleure, qui envoya un  bailli à  M ontier, après les t ro u 
bles de la  R éform ation , quand  les chanoines se fu ren t 
enfuis. Une chapelle, dédiée à  sa in t Joseph, fu t in au 
gurée en 1628 et érigée en église paroissiale en 1720, 
détachée de Rosières. Du m inerai fu t e x tra it dans la 
région au  com m encem ent du X IX e s. et la  m aison 
Roll & Cle y éleva un  hau t-fo u rn eau  en 1803. —  Voir 
Eggenschw iler : Territoriale E ntw icklung. —  R ahn  : 
K unstdenkm äler. —  P.-A. Schm id : Kirchensätze. [L. S.] 

G Æ S E R Z  (C. Berne, D. Cerlier. V. D G S). Com. et 
Vge de la  paroisse d ’A net. L ’abbaye de Frienisberg  céda 
en 1250 un  dom aine sis à  Gesarz au  baron  R ud. von 
Schw anden. D ’après J a h n , l ’endro it jo u issa it du d roit 
d ’asile. Il dép en d a it de la  seigneurie de Cerlier et en 
su b it le so rt. —  Voir F H B  I I .  —  M ülinen : Beiträge V I. 
—  Ja h n  : Chronik. [H. T r.]

G Æ U F F I .  Fam illes bernoise et fribourgeoise. Voir 
G œ u f f i .

G A F F I N E N  ( z e n ,  v o n )  (d e  Ch a b a n is , d e  
Ca b a n is , zen  Ga f in e n , Ga f in e r , G a f n e r  et G a f f n e r ). 
Vieille fam ille vala isanne don t une branche  s ’est fixée 

dans le can ton  de B erne. Arm oiries  : 
la  plus ancienne et la  plus em ployée 
p o rta it  deux étoiles accom pagnées 
d ’unejrose  en chef e t d ’un cœ ur en 
po in te  (ém aux inconnus) ; une arm oi- 
rie de 1576 p o rte  u n  cerf. D ’après 
d ’Angreville : 1, d ’or à une aigle na is
san te  de gueules e t d ’argent, à  une rose 
du second, accom pagnée de deux é to i
les ; I I , d ’a rg en t à une p lan te  feuillée 
de 4 feuilles de sinopie, accom pagnée 

en chef d 'u n e  croix tréflée posée en fasce.
A. C a n to n  du  V a la is .  L a fam ille, m entionnée dès 

1273, se ré p an d it de Gam pel à E rsm a tt, Steg, Loèche, 
Loèche-les-Bains, Inden , V aren, T ourtem agne, Salgesch, 
et se d iv isa  en plusieurs b ranches : 1. les d e  Ca b a n is , 
P e t e r  W il l e n , qui p riren t au  XV s. le nom  allem and 
de ze n  Ga f f in e n  et ex is ten t encore à  Gampel et à Steg ;
2. les d e  Ca b a n is -O g g ie r , établis à Loèche au  X IV e s. 
qui p o rtè ren t p lus ta rd  le seul nom  de O g g ie r  (O tschier);
3. les d e  Ca b a n is -S c h w y t z e r , é te in ts au  X V II Ie s.—
1. W il l e l m o  de C habannis, chapelain  du chap itre  de 
Sion 1323. —  2-7. P e t r u s  de Cabanis (1357), J o
h a n n e s , son frère (1357), W il l e l m u s , son fils (1367), 
T h o m a s  (1367), J o h a n n e s  V er o  (1387) e t A n t iio  
(1387), fu ren t négociateurs dans différents tra ité s  
d ’alliance des com m unes de Gam pel, E rsm a tt, Loèche, 
e tc . avec le L iitschen tal ainsi q u ’avec les com tes de
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Savoie. — 8. P e t e r  W illen de Cabanis, m ajo r de Loèche 
1424. — 9. P e t r u s , von GaiTìnen, dépu té  du dixain de 
Loèche lors de la  conclusion de l ’alliance du Valais 
avec Milan, Venise et Florence en 1455 ; un  des chefs 
des H aut-V alaisans dans la conquête du Bas-Valais 
en 1477, et com m andan t dans la guerre au-dessus de la 
Morge en 1485 ; grand-bailli du Valais 1478-1479, m a
jo r  de Loèche 1482. N égociateur dans le tra ité  d ’a l
liance avec le duc de Milan en 1487. —  10. S t e p h a n u s , 
D r ju r .  civ. et can., chanoine de Sion 1488, doyen de 
Valere 1495, curé de L undis 1497. f  doyen de Sion 1499.
—  11. G i l g  (Egid) H i l p r a n d t  Gafiner, rep résen tan t 
du d ixain  de Loèche au  Landral de 1503, m ajo r de 
Loèche 1510 ; p rit, avec d ’au tres  m em bres de sa fa
m ille, Johannes, R olet - H ilp ran t et Theodul, le p a r ti 
de Georges de Supersaxo dans les lu tte s  de ce dernier 
contre M athieu S chin er. De nouveau m em bre du Land- 
rat 1516-1519, fu t excom m unié en 1519, avec d ’au tres 
p a rtisan s de Supersaxo, pa r le pape Léon X  et mis au 
ban  de l ’em pire en 1521 p a r Charles-Q uint. —  12. 
N i k l a u s  de Cabanis, bailli de Saint-M aurice 1515. —
13. P e t e r  zen Gafmen, châtela in  de C hâtillon 1520, 
m ajo r de Loèche 1531, 1537, 1539, 1543 e t 1549, capi
ta ine  du d ixain  1549, 1551 et 1554 ; bailli de M onthey 
1554-1555. — 15. C h r i s t i a n , m ajor 1558, 1567, 1576.
—  16. J o h a n n e s , m ajor 1564, 1571, 1579, cap itaine  
du  d ixain  1574, châtela in  de Châtillon 1580. — 17. 
A u g u s t i n u s  Gafner, secrétaire  d ’État. 1770-1787. —  
Voir F u rre r : Gesch., Sta tis.... über W allis. —  B W G  I-V I.
—  W alliser Landratsabschiede.—  A S I , IV 2».— H eg.zur 
Schweizergesch. aus denpäpstl. Arch. U47-1503. —  Gre- 
m aud  I I ,  I I I ,  V -V III. —  d ’Angreville : A rm orial. — 
Arch, de Sion, de Loèche, Loèche-les-Bains, Gam p el, 
Steg et Salgesch. —  Voir a r t. C a b a n i s ,  d e .  [m. G.]

B .  C a n t o n  d e  B e r n e .  V o i r  s o u s  G a f n e r .
G A F F O R I ,  C æ s a r ,  de P laisance, l ’un des nom breux 

réfugiés que les lu tte s  religieuses chassèrent d ’Italie  dans 
les Grisons ; élu au  synode évangélique grison en 1588, 
p a s teu r de T raona ju sq u ’en 1593, puis de Poschiavo, 
chef des p ro t e stan ts dans la d ispute  de T irano. Mort en 
1602. [.T.-R. Truog.]

G A F N E R .  Fam ille bourgeoise de Sain t-B eatenberg  
et de T houne (Berne), issue de la  fam ille valaisanne 
ze n  Ga f f in e n . —  1. H a n n s  Gafner, fu t p robablem ent 
du nom bre des bannis valaisans dans le conflit entre 
Georges de Supersaxo et M athieu Schiner ; a p p ara ît 
en 1528 à Sain t-B eatenberg . —  2. U l l i Gaffmer, reçu t 
avec d ’au tres  en 1558 une m ontagne à  E riz, en fief de 
B erne. —  L a fam ille a  été représentée  d ’une façon 
presque in in terrom pue dans le consistoire de Saint- 
B eatenberg , dès le déb u t de celui-ci en 1575 à sa su p 
pression au X I X e s. Au siècle dernier, elle a  donné 
to u te  une série d ’in s titu teu rs  et deux présidents de 
com m une. — 3. G o t t l ie b - E d u a r d , * 1864, caissier- 
sous-d irecteur de la succursale de la  B anque cantonale 
à T houne 1891, bourgeois de Thoune 1894, où il 
a p p a r tin t  au  Conseil de bourgeoisie et au  Conseil com 
m unal d on t il fu t v ice-président. D irecteur de la Banque 
na tionale  à  Berne 1907. Lieutenant-colonel d ’infanterie .
—  Voir B uchm üller : St. Beatenberg. — Com ptes du 
bailliage d 'In te rlak en  1528-1529 ; 1535-1536 ; ren tier 
d ’In terlak en  1535 ; protocole du consistoire de Saint- 
B eatenberg  I-V II. —  Arch. d ’É ta t  Berne : Spruch
buch  1558. [M. G.]

G A G G I N I ,  G A G I N l  ( G a z i n u s ,  G a x i n i ,  G a z z i n i ) .
Fam ille tessinoise de Bissone. A rm oi
ries : d ’or à un  geai au  na tu re l. Du 
X V e au  X I X e s., elle a donné un grand 
nom bre d ’a rtistes, particu lièrem ent 
des sculp teurs, qui euren t leu r centre 
d ’activ ité  su rto u t à  Gênes et en Sicile, 
m ais trav a illè ren t aussi pour le reste 
de l ’Italie , la France et l ’Espagne. Les 
Gaggini jo u èren t dans le dom aine de 
l ’a r t u n  rôle trè s  im p o rtan t, n o tam 
m en t dans les débu ts de là  Renaissance. 

B ernardino, d it Furiano, sera it d ’après quelques au teurs 
un  Gaggini.-— 1. B e l t r a m e , d it M agister, f  a v an t 1476. 
D ’après A nastasi, il au ra it constru it l ’église paroissiale de 
Sacile (Frioul). —  2. D o m e n ic o  ou P i e r - D o m e n i c o ,

serait fils de P ie tro  e t petit-fils du n° 1, scu lp teur et a rch i
tec te  cité de 1448 au  29 septem bre 1492, date  de sa m ort. 
En 1448, il est à  Gênes où il en treprend  les scu lp tures de 
la  façade de la chapelle de S a in t-Jean -B ap tiste  dans la  
cathédra le. C’est le prem ier m onum ent de la Renaissance 
à Gênes. E n 1455, il décore une chapelle dans San Giro
lam o del Rozo, église a u jo u rd ’hui disparue. Dès 1463, il 
est à  Palerm e, après avoir séjourné à Naples vers 1460, 
e t y  reste  ju sq u ’à sa m ort. Il ouvre un  a telier à Palerm e, 
qui trava ille  aussi pour l ’Espagne, et inonde la  Sicile de 
sculp tures, su rto u t de m adones. P rév ô t de la corporation 
des sculp teurs et m aréchaux  1487. —  Voir la  liste de ses 
œuvres, don t p lusieurs n ’ex isten t plus, dans A L B K .  Il 
ne doit pas ê tre  identifié  avec D o m e n i c o  d e l  l a g o  d i  
L u g a n o , élève de Brunelleschi. —  3. S t e f a n o , sculp
teu r, m entionné à Palerm e de 1473 à  1487, aide du n° 2, 
et m em bre de la co rporation  des sculpteurs et m aré
chaux. —  4. G i o v a n n i , arch itec te , de Campione ou de 
Bissone, trav a illa  à Gênes où il est m entionné de 1460 à 
1491. A laissé des trav a u x  au  po rt, le ponte  dei Calvi 
(en collaboration  avec G iovanni de G andria, 1460), le 
ponte  della P ila  (en collaboration  avec P ie tro  de Carona, 
1461), les palais Marco D oria et Lazzaro D oria, su r la 
place San M atteo, 1468. —  5. M a t t e o , scu lp teu r et 
ingénieur, frère du n° 8, m entionné à Gênes dès 1465. 
T ravailla  avec Corrado (n° 6) au  palais de San Giorgio, 
particu lièrem en t à  la grande salle, 1485-1492, e t à  la 
décoration du palais Doria. E n 1469, il é ta it à  Sienne, 
où il s ’engageait pour le com pte de cette  république à 
constru ire un  lac artificiel près de M arca di M arem m a. 
T ravailla  aussi, paraît-il, à  Savone et à Venise. —
6. C o r r a d o , sculpteur, trav a illa  avec le p récéden t au 
palais de San Giorgio à Gênes. On ne p eu t affirm er q u ’il 
soit le m êm e que le Corrado, fils du scu lp teur P ietro  
Gaggini, q u ’Elia p ren a it comme élève en 1481. —
7. G i o v a n n i - P i e t r o , fils du n° 5, sculp teur, re stau ra  la 
chapelle de Sain t-Sèbastien  e t fit d ’au tres trav au x  dans 
la  cathédrale  de Palerm e et au  palais C attaneo. —
8. E l i a ,  sculpteur, neveu, ou selon quelques au teurs 
cousin du n° 2, don t il fu t l ’élève ; t  a v a n t 1511. P ro b a
b lem ent iden tique à E lia de Bissone qui trav a illa it en 
1442 à  la Loggia communale d ’Udine. On le trouve  à 
Gênes en 1457 où il trava ille  avec Domenico (n° 2), 
ju sq u ’au  d ép art de ce dernier pour le Sud de l ’Italie. 
Dès lors, il dirigea seul l ’exp loitation  de l ’atelier. A livré 
une colonne sculptée à  Séville en 1472, et sculpté, avec 
Jacopo de Maroggia, un  au te l pour S an ta  M aria di 
Castello. Ne doit pas être  confondu avec E lia  de B arto 
lomeo de Ponte . —  9. G io v a n n i,  sculpteur, fils du n° 1, 
peu t-ê tre  iden tique à B i s o n o  G i o v a n n i ,  qui est m en
tionné en 1450 comme constructeur de l ’église de P igna 
(Ligurie). Signalé à  Gênes de 1449 à  1506. C’est lui qui 
inaugura  dans cette  ville la décoration des portes de 
palais avec de riches sculp tures. Il en fit pour l ’église de 
S an ta  M aria di Castello (au jo u rd ’hui porte  de la sacris
tie) e t pour les palais Giorgio Doria (1457), Grillo, 
V aldettano , Durazzo e t D anovaro, pour les églises 
S an ta  M aria à  V oltri et à L evan te , etc. On lui doit en 
outre le m onum ent du cardinal F’ieschi dans la cathé
drale (1465), le relief de Saint-G eorges pour le palais de 
la Ragione à L eri ci (1487), les chapelles F ornari dans 
San ta  M aria delle Vigne et dans S an ta  M aria della Con
solazione à Gênes, etc. Vers 1507, Giovanni se fixa à 
Mendrisio, à  qui il fit des legs, et où il m ouru t, p ro b a
blem ent en 1517.— 10. P u ce, ou Paxe, Paxinus, Pasio, 
frère du n° 9, scu lp teur m entionné de 1493 à  1522. En 
1493, il trav a illa it avec son oncle Antonio della Porta , 
avec lequel il re stera  presque constam m ent, à  la cons
tru c tio n  de la façade de la chartreuse  de Pavie sous la 
direction d ’Am adeo. F it de 1496 à  1504 divers trav au x  
dans la cathédrale de Gênes, à l ’abbaye de R ivarolo, 
dans l ’église San Teodoro à  Gênes, à la chartreuse de 
Pavie. Dès 1506, il trav a illa  aussi pour la F rance. P rin 
cipales œ uvres : un  au te l pour le roi de F rance, au jo u r
d ’hui dans l ’église de la  T rin ité  à Fécam p, 1507 ; la fon
taine  du château  de Gaillon, 1507 (en collaboration avec 
son oncle et Agostino Solari) ; le m onum ent funéraire 
de R aoul de Launoy, e t de sa fem m e, dans l ’église de 
Folleville, 1507-1508 (en collaboration avec son oncle), 
considéré pa r L. P a lustre  comm e la création artis tiq u e
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la  plus adm irab le  du  N ord de la  France ; la  s ta tu e  de 
Francesco Fornellini au  pala is de San Giorgio à Gênes, 
1508-1509. Pace est m en tionné  pour la  dernière fois en 
1522 ; il se re n d it p ro b ab lem en t à  Seville pour m ettre  
en place son chef-d’œ uvre, fa it à Gênes, le m onum en t 
de C ata lina  de R ibera . Celui-ci, placé p rim itiv em en t 
dans la  chartreu se  de Seville, est actuellem en t dans 
l ’église de l ’u n iversité . D ’après le S K L ,  il a u ra it t r a 
vaillé à  la  chartreu se  de Seville avec A ntonio-M aria 
A prile, e t au  pala is de l ’A lcazar avec Aprile e t Pier- 
Angelo delle Scala. —  11. A n t o n i o ,  fils du n° 1, sculp
te u r  m en tionné  à  Gênes dès 1504 ; + en tre  1526-1532. 
A C arrare en 1512. C orvetto  l ’iden tifie  avec A ntonio de 
B issone qui fu t un  des scu lp teurs de la  chaire de la 
c a th éd ra le  de Gênes. —  12. G i o v a n n i ,  fils du n° 2, 
scu lp teu r à  P alerm e ; f  vers 1490. 11 ne reste  de lu i que 
le m o n u m en t de G aspare Maino dans la  cath éd ra le  de 
G irgenti.—  13. A n to n e l lo ,  scu lp teu r e t a rch itec te , fils 
du  n° 2, * à  P alerm e 1478, f  dans ce tte  ville le 22 avril 
-1536. On l ’a appelé le m a ître  d e là  R enaissance en Sicile. 
Il trav a illa  le m arb re , la  terra cotta e t une com position 
de gypse e t de p ap ier m âché. De 1498 à  1508, il h a b ita  
Messine, où il laissa différentes œ uvres, e t dès 1508 ou 
1509, il o u v rit un  a te lie r à  P a lerm e, dans lequel tra v a il
lèren t son gendre Fedele de C arona e t ses cinq enfan ts. 
Il re çu t des com m andes de to u te  la  Sicile e t de la 
Calabre. Console dell’arte à vie en 1517. On lu i doit 
n o tam m en t la  décoration  de la  chapelle des Génois dans 
le couven t des frères m ineurs à  Palerm e 1520-1526, de 
nom breux  sarcophages, en tre  au tre s  celui de son m é
cène, l ’archevêque P a te rn o  ( f  1511). T outes les villes et 
gros villages de Sicile possèden t des œ uvres sorties de 
son a te lie r. Son chef-d’œ uvre é ta it la  tr ib u n e  en m arbre  
de la  ca théd ra le  de Palerm e, avec 22 piliers e t 75 s ta tu es 
plus g randes que n a tu re . Commencé vers 1509, ce t r a 
vail a  été  poursu iv i p e n d an t près de tre n te  ans e t te r 
m iné p a r ses en fan ts. M alheureusem ent cette  galerie a 
é té  dém ontée, e t les pierres qui la  com posaient utilisées 
dans des tra v a u x  fa its  à  la  cath éd ra le  en 1781. —  Voir 
la  liste  de ses œ uvres dans A L B K .  —  14. B e r n a r d i n o ,  
scu lp teu r e t a rch itec te , fils du  n°  11, signalé de 1513 à 
1544. E n 1513, il trav a illa it à  la grande to u r  édifiée pa r 
G iovanni Solari à  Sarzana. Avec A ntonio-M arie Aprile, 
il fit, en 1528, le palais du  m arqu is de T urifa  ; p en d an t 
une dizaine d ’années, ces deux a rtis te s  trav a illè ren t 
ensem ble a u x  plus b eaux  m onum en ts de Séville : la 
ch artreu se , l ’a lcazar, l ’église de S ain t-F rançois, le palais 
des R ibera , e tc . E n  1526, il é ta it à  Gênes e t s ’engageait à  
faire  le m onum en t de F rancisco R uiz, évêque d ’Avila, 
dans l ’église de San Ju a n  de P en itenc ia  à  Tolède, e t en 
1544 à Bissone où il m o u ru t. —  15. G i o v a n - D o m e n i c o ,  
scu lp teu r, fils du  n° 13, * 1503 à Palerm e, f  av . 1567. 
É lève e t co llabora teu r de son père, su r to u t dans l ’exé
cu tion  de la  tr ib u n e  de la  cath éd ra le  de Palerm e, q u ’il 
co n tinua  dès 1536 avec son frère A ntonino. Il trav a illa  
su r to u t à  l ’église de C astrogiovanni en 1560, e t à  celle 
de Sciacca, don t la  façade p o rte  encore cinq  s ta tu es de 
lui. —  16. A n t o n i n o ,  scu lp teur, frère  du  n° 15, élève et 
co llabora teu r de son père, n o tam m en t lors de la  cons
tru c tio n  du  grand  arc  en m arb re  de la  chapelle de la 
Vierge de T rapan i, q u ’il acheva avec son frère Giacomo 
en 1537. Avec ce dernier, il fit le groupe de l ’A nnoncia
tio n  pour l ’église des Carmes à  Alcamo (1545). Il acheva 
le groupe de cinq grandes s ta tu es  de la  T ransfiguration  
de l ’église de M azara, com m encé p a r son père, e t exécuta 
d ’au tre s  t ra v a u x  à  M onte San G iuliano, à  C altagirone, 
e tc . V ivait encore en 1575. —  17. G i a c o m o ,  scu lp teur, 
fils e t élève du  n° 13, * 15 décem bre 1517, t  à  Palerm e 
25 ju in  1598. Il trav a illa  dès 1536 à  la  tr ib u n e  de la  ca
th éd ra le  de Palerm e, q u ’il co n tinua  avec ses frères. Il 
acheva  plusieurs œ uvres de son père, en p a rticu lier à  
C altab ello tta , e t la  décoration  de la chapelle de la 
Vierge de T rapan i, avec son frère A nton ino . F'it p lu 
sieurs tra v a u x  en collaboration  avec son frère  Fazio et 
Fedele e t Scipione Casella. A uteur du p ro je t de l ’arc de 
trio m p h e  élevé lors de la v isite  à  Palerm e du  vice-roi, 
com te d ’O livarès, en 1592. Son chef-d’œ uvre est la 
g rande  Cona, de l ’église principale de Roccella-Valde- 
m one. —  L iste de ses œ uvres dans A L B K .  —  18. F a z i o ,  
ou B o n i f a z i o ,  scu lp teu r et arch itec te , fils du n° 13,

* 5 ju in  1520, f  à  Palerm e 27 mai 1567. É lève de son 
père e t de ses frères aînés ; trav a illa  seul e t avec ses 
frères dans la  cathéd ra le  de Palerm e. Les s ta tu es de 
sa in te  Hélène, avec son h isto ire en bas-relief, de Cons
ta n t in  (1543), de sa in t Michel (1544) son t de lui. Avec 
son frère Giacomo, son beau-frère Fedele Casella et son 
neveu  Scipione, il trav a illa  au  solio archiépiscopal. On 
lui doit encore n o tam m en t : la  s ta tu e  de sa in te  Cécile, 
1551 (avec son frère Vincenzo), la  décoration  des cha
pelles du  Crucifix e t de l ’A ssom ption, 1557-1565, la 
s ta tu e  de la Vierge de C altabello tta , les stucs de la 
g rande  trib u n e  de la  cathéd ra le  de Palerm e, tro is 
s ta tu e s  à  T rapan i. Comme a rch itec te , il co n stru is it, 
avec V incenzo, le po rtique  Nord de la  cathéd ra le  de 
Palerm e. —  19. V i n c e n z o , scu lp teur, fils du  n° 13,
* 8 jan v ie r 1527, f  à Palerm o 15 m ars 1595. T ravailla  
avec ses frères, et fit en ou tre  la  P ie tà  de l ’église de la 
Magione à  Palerm e, le balcon du pala is archiépiscopal, 
1587, la fon taine, a u jo u rd ’hu i d isparue, de la place della 
Bocceria Vecchia, 1579. -— L iste de ses œ uvres dans 
A L B K .  —  20. G i u s e p p e ,  scu lp teu r à  Palerm e, où il est. 
m o rt le 13 sep tem bre 1579. On le d it fils du  n° 17. Il 
scu lp ta  en 1578 une m adone pour l ’église de S an ta  
M aria di Gesù in  m irto . —  21. N i c o l ò ,  orfèvre e t scu lp
te u r  su r bois, a  laissé en tre  au tres  un  re tab le  d ’au te l 
dans le m onastère  de San M artino delle Scale au-dessus 
de Palerm e. On le d it fils du  n° 17, m ais il est possible 
q u ’il so it id en tique  au  su iv an t —  22. A n n i b a l e ,  ou plus 
com m uném ent N ib ilio , N ubilio , orfèvre e t ciseleur, fils 
du  n° 17, f  à  Palerm e le 25 jan v ie r 1607. Un des p rin c i
p au x  orfèvres de la  Sicile, auquel on doit plusieurs 
m onstrances en a rg en t ; l ’u rne  en arg en t de San Giacomo 
à  C altagirone, achevée après sa m o rt p a r son fils, est son 
chef-d’œ uvre. —  23. G i u s e p p e ,  orfèvre, fils du  n° 22, 
f  à  Palerm e en octobre 1610, m en tionné  pour la p re 
m ière fois en 1607. A laissé un  g ian d  trône  p o r ta tif  pour 
le S a in t-S acrem ent e t d ’au tres t ra v a u x  dans la  ca th é 
drale de Palerm e. —■ 24. A n t o n u z z o ,  ou A ntonio, 
scu lp teu r, p ro b ab lem en t fils du n° 15, é tab li dès 1575 
à C altagirone, f  dans cette  ville le 21 ju ille t 1627. En 
1575, il é ta it u n  des fo ndateu rs de la confrérie d ’a rtis te s  
de S a n t’A gata . T ravailla  en pa rticu lie r pour la basili
que de San Giacomo où il fit n o tam m en t la  décora
tio n  de la p o rte  du  reliquiere en 1583 (seule œ uvre 
conservée de lui). Avec son fils G iovan-Dom enico e t 
deux au tre s  a rtis te s , il s ’engageait en 1591 à  faire  le 
cloître du  couvent de S a in t-F rançois d ’Assise. —  Un 
A ntonio Gaggini, p eu t-ê tre  id en tique  au n°  24, sculp
ta i t  en 1579 deux s ta tu e s  p o u r le g rand  balcon du p a 
lais des doges à  Venise, e t en 1589-1590 trav a illa it 
au  m onum en t de B a rb ara  d ’A utriche, fem m e d ’Al
phonse I I  d ’E ste  à  F e rrare . —  25. G i o v a n - D o m e -  
NICO, scu lp teu r e t a rch itec te , fils du  n° 24, tra v a illa  à 
Palerm e et à  C altagirone. Il com m ença la reconstruc tion  
de la ca théd ra le  de C altagirone, que la  m o rt l ’em pêcha 
de te rm in er. —  26. F r a n c e s c o ,  scu lp teu r et a rch itec te , 
fils du n° 25, * 18 ju in  1610, f  3 décem bre 1643. Il con
tin u a  la  cathéd ra le  de C altagirone, e t le couven t de 
Sain t-F ranço is de P a o la  27. G i o v a n - P i e t r o ,  sculp
te u r  sur bois de Bissone. E n  1642 il scu lp ta  avec
G.-B. T am anzi les boiseries des orgues de la  ca th é 
drale de Corne. —  28. D o m e n i c o , s tu c a teu r  à 01- 
m ü tz , où il trav a illa it en 1677 avec d ’au tres  a rtis te s  à 
la  décoration  de l ’église sur le H eiliger Berg, près de la 
ville. —  29. B e r n a r d o , scu lp teu r à Corne, où, en 1689, 
il a ch ev ait, avec Salvi e t Carlo A iraghi, l ’au te l de la 
chapelle de la Vierge dans la cathéd ra le. —  30. G i a c o m o , 
scu lp teu r à  Gênes, fils de Francesco, * à  Bissone, élève 
de Francesco Garo (Garovo ?), m en tionné  de 1680 à 
1709. Il fit la  grande p o rte  de l ’ancien couven t de San 
Silvestro en 1707, q u a tre  s ta tu e s  p o u r la chapelle du 
palais D oria à S estri L evan te . F it divers t ra v a u x  de 
scu lp tu re  et de décoration  avec son frère à  Gênes et 
à  Camogli. —  31. G i u s e p p e , frère  du n° 30, scu lp
teu r , t  à l ’âge d ’environ 70 ans le 25 avril 1713. Il 
trav a illa  à  Gênes avec son frère à  p a r tir  de 1680, p a r ti 
culièrem ent dans T A n n u n c iata  de Gênes e t dans San 
Rocco de Camogli. —  32. G i o v a n - F r a n c e s c o , pe in tre  à 
Brescia de 1750 à 1770, à Gênes, à  Asti, à M andovà, à 
Racconigi e t à Savigliano. A laissé des fresques et des
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tab leau x  d ’église. — 33. G i a c o m o - M a r i a , * à Gênes, en 
1752 d ’après A L B K ,  à  Bissone en 1754 su iv an t B ianchi, 
t  à  Gênes 25 jan v ie r  1812. a rch itec te . F it les plans du 
palais de la  b ib lio thèque et ceux du m onum ent à  N apo
léon I, professeur e t m em bre de l ’académ ie de Gênes 
1777, d irec teu r de celle-ci 1779, a rch itec te  de la ville 
1801-1812. —  34. G i u s e p p e , scu lp teur, fils du  n° 33, 
* à  Gênes 25 avril 1791, f  1er m ai 1867, élève de Canova 
e t de Thorvvaldsen, d irec teur de l ’école de scu lp ture  à 
l ’académ ie de Gênes 1830-1856, scu lp teu r en 1841 de la 
cour de Charles-A lbert, qui l ’a v a it appelé en 1837 dans 
le P iém ont pour d iriger les trav a u x  de scu lp ture  dans 
les ch â teau x  ro y au x , m em bre honoraire  de l ’académ ie 
de T urin . D ernier des a rtis te s  de la fam ille Gaggini. — 
L iste  de ses œ uvres dans A L B K .

O utre les a rtis te s  précités, la  fam ille Gaggini a donné 
un  p e in tre  qui, au  X V IIe s., peign it à la  fresque la cha
pelle du  Crucifix à  S a n t’ A lceria delle vigne à  Gênes, et un 
s tu c a teu r qui trav a illa  de 1782 à  1805 dans la  région du 
R hin  e t fit, en tre  au tres , des tra v a u x  au  ch âteau  de 
W aldenburghaus à K etten is, etc. —  Voir B ianchi : 
A rtis ti ticinesi. —  Vegezzi : Esposizione storica. — 
A H S  1918. —  Almanacco ticinese 1923. —  BStor. 1904, 
1909 e t 1915. —  Periodico d. Società stor. comense X I . —  
M erzario : I  M aestri comacini. —  Casella : Bissone e 
alcune terre vicine. —  C ervetto  : I  Gaggini da Bissone. — 
P o m e tta  : Come il Ticino. —  P agine nostre I I I ,  IV . —• 
A L B K  avec une-riche bibliogrophie. — S K L .  [ C .  T r e z z i n i  .] 

G A G G I O .  Nom de différentes localités des com m unes 
de Bioggio, M ontecarasso, Pazzallo , Cureglia e t Novaz- 
zano (voir D G S ). Le Gaggio (Gazio en 1591) de la  com 
m une de Bioggio est m entionné déjà en 1214, e t en 
1473 la  com m une p o rta it  le nom  de Bioggio e Gaggio. 
L ’abbaye  de S a n t’ A bbondio de Còme y  possédait des 
d ro its  de dîmes m entionnés en 1261, q u ’elle inféodait 
encore en 1468 à  des gens de Cadem ario. La chapelle de 
San ta-M aria  é ta it en construction  en 1591 ; en 1702, elle 
av a it le t it re  de San ta-M aria  della V alle. Population : 
1591, 20 m énages; 1900, 71 h a b .;  1920, 75. — BStor.
1915. —  M onti : A tti.  — Maspoli : La pieve d 'A gno. — 
M onitore di Lugano, 1921. [C. T.]

G A G L I A R D I .  Fam ille de P ra to  (Val Maggia). A r
moiries : de gueules à  une to u r d ’a rg en t posée su r une 

terrasse  de sinopie, accostée de deux 
lions d ’or couronnés du m êm e ten a n t, 
chacun, une épée d ’or (varian te). 
—  E r n s t , histo rien  et professeur, * 7 
jan v ie r 1882, D r phil., e t dès 1919 
professeur ordinaire d ’histo ire suisse 
à  l ’université  e t à l ’École polytechnique 
de Zurich. A publié entre  au tres: 
Dokumente zur Geschichte des Bürger
meisters H ans W aldmann, dans QS G, 
NS, A kten  1 e t 2 ;  Hans W aldmann

u. die Eidgenossenschaft des 15. Jahrhunderts, 1912 ; 
Die Entstehung der. Schweiz. Neutralität, 1915; Gesch. 
der Schw. Eidgenossenschaft bis zum  Abschluss der 
M ailänder Kriege, 1914 ; Der A nteil der Schweizer an 
den ital. Kriegen, 1919; A lfred  Escher, 1920 ; Gesch. der 
Schweiz, 1920 ; Novara u . D ijon. —  A H S  1918. — 
D SC . [C. T.]

G A G N A U X .  Fam illes des can tons de Fribourg  e t de 
Vaud.

A. C a n to n  d e  F r ib o u r g .  G a g n i a u ,  G a i g n e u r .  An
cienne fam ille fribourgeoise encore ex istan te, répandue 
dans les d istric ts de la Broyé, du Lac et de la  Gruyère, 
d o n t l ’origine p o u rra it bien rem on ter à  un  certa in  An- 
theno-G aniour de Faverges, n a tu ra lisé  Fribourgeois le 
24 m ars 1567.—  L o u is , de Bulle, * 1727, f  25 m ars 1798, 
e n tra  dans l ’ordre de C îteaux à H au terive  en 1747 ; 
senior 1790. —  Arch. d ’É ta t  F ribourg  : Grosses de F on t 
e t de Bulle. [ R æ m y . ]

B. C a n to n  de V a u d  Fam ille de M athod dès le 
X V e siècle. —  L o u is , syndic de L ausanne 1898-1901, 
f  1922. —  G agnaux est une v a rian te  d ’au tres  nom s 
vaudois, V uagnaux, W agnère, ou Ganière, etc. [M. R.]

G A G N E B I N .  Fam ille de R enan (Ju ra  bernois), où 
elle est m entionnée au  X V Ie s. déjà, don t quelques 
m em bres fu ren t bourgeois de N euchâtel dès le X V II Ie s. 
E lle a donné p lusieurs générations de m édecins, entre 
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au tres : —  1. A b r a h a m ,  * 20 ao û t 1707 à  R enan, t  à  La 
Ferrière en avril 1800, m édecin et n a tu ra lis te . C hirur
gien d ’u n  régim ent suisse en garnison à  Strasbourg  en 
1728, il reste  au  service de France ju sq u ’en 1735, e t de 
garnison en garnison p a rco u rt une grande p a rtie  de ce 
pays, to u t  en collectionnant des p lan tes e t des fossiles. 
Il s ’é tab lit comme m édecin à  La Ferrière en 1735, et 
en tre  en re la tions avec les sav an ts  é trangers e t les n a tu 
ralistes suisses D ’Ivernois, B ourguet, Garcin, Scholl, 
Spielm ann et A lbert de FIaller, avec qui il v isite  le Creux- 
du-V an en 1739 e t d o n t il dev ien t le correspondant assidu 
p en d an t 32 ans e t le col
lab o ra te u r pour l ’E num e- 
ratio methodica stirp ium  
Helvetiae indigenarum . Il 
collabora aussi au  Traité 
des pétrifications de B our
guet, e t au Mercure suisse  ; 
il fit la  connaissance de 
J . - J .  R ousseau, qui passa 
dix jo u rs  chez lu i en 1762.
Gagnebin a v a it fondé dans 
sa m aison un m usée d ’his-' 
to ire  n a tu re lle  qui a tt i r a i t  

: une foule de v isiteu rs. Il 
a publié p lusieurs études 
de b o tan ique  e t de m inéra
logie ; un  genre de m im o- 
sées, la Gagnebina porte  
son nom . —  2. D a n i e l , 
frère du  n° 1, m édecin,
1709-1781. C apitaine au  , Abraham Gagnebin.  
rég im ent Sonnenberg au  D aPres un tableau a 1 huile,  
service de F rance, cheva
lier du Mérite m ilita ire . Il s’occupa avec succès de p h y 
sique, de chim ie e t de m écanique, et dev in t m em bre de 
l ’académ ie de G öttingue. In v en teu r de plusieurs in s tru 
m ents pour l 'inocu lation  du vaccin. A publié une Relation  
de la tournée de S . A .  le prince-évêque de Bâle dans ses 
États, 1766.— 3. C h arles-E u g èn e , * 1785, no taire  et m aire 
de R enan, le héros de P a r f a i r e  G a g n e b i n  (voir cet a rt.) 
—  4. F e r d i n a n d - H e n r i ,  * 3 décem bre 1816 à  Engollon, 
de R enan  et N euchâtel. P asteu r au x  P lanchettes 1849- 
1853, aux  É p la tu res  1853-1856. P a rtisan  du roi de 
Prusse, G agnebin fu t a rrê té  en 1856 lors de l ’échauffou- 
rée royaliste . Il se ren d it ensuite  à  Berlin, où il p rêcha en 
présence du  roi e t reçu t de lu i une m édaille d ’or et de 
l ’a rgen t à  distribuer aux  royalistes ; il q u itta  le canton 
de N euchâtel e t d ev in t p a steu r à  A m sterdam  de 1857 à
1889. f  à  N euchâtel le 15 jan v ie r 1890. Gagnebin a donné 
sa b ib lio thèque à  la  B ibliothèque des p asteu rs neuchâ- 
telois ; il a  publié  quelques serm ons et brochures et 
collaboré à la France protestante, au  B ull, du protestan
tisme français, au  B ull, d ’histoire des Églises wallones, au 
M usée neuchâtelois. — 5. P a u l ,  1840-1919, p a steu r à 
M outier-G randval 1867-1873, à  Sain t-Saphorin  1875-
1890. Sa fem m e —  6. S u z a n n e ,  née Le Coultre, * 1845, 
a  publié de nom breux  ouvrages pour la  jeunesse, parm i 
lesquels : Sœ ur Vie, 1895; Lil, 1896; Pour elle. —  7. 
H e n r i - A u g u s t e ,  de R enan et N euchâtel, fils du n°  4, 
* 12 avril 1847 à N euchâtel, f  21 septem bre 1907 à 
L ausanne. P asteu r à  D elft 1872-1875, à M outier-G rand
val 1875-1880, à  M otier-V ully 1880-1884, à  Liège 1884- 
1892, à  Bienne 1892-1899. à  Lausanne 1899-1907. P ro 
fesseur d ’histo ire de l ’Église à l'École V inet à  L ausanne 
1905-1907, réd ac teu r de l ’Éducation chrétienne 1905- 
1907. Ses Études historiques sur la Réformation au 
X V I e s. on t p aru  en 1917. —  Voir A S J  1853. —  Biogr. 
neuch. I. —  Livre d ’or de Belles-Lettres de Neuchâtel.

Une fam ille Gagnebin, é te in te , é ta it bourgeoise de 
N euchâtel au  X V e s. [A .  S ch .  e t  L. M.]

G A G N E B I N  ( A F F A I R E ) .  Après la ten ta tiv e  de 
révo lu tion  du mois de décem bre 1831, un  grand  nom bre 
de républicains neuchâtelo is s ’é ta ien t réfugiés dans le 
can ton  de Berne e t, en particu lier, dans le Plaut-V allon. 
Ces esprits échauffés y  p rovoquèren t de fréquen tes dis
p u tes politiques. Le 20 février 1832, une rixe de ce genre 
écla ta it à  R enan en tre  tro is révo lu tionnaires chaux-de- 
fonniers et quelques citoyens du village. Le m aire et 
no taire  de R enan, Eugène Gagnebin, é ta n t intervenu.
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des désordres écla tè ren t ; un  a ttro u p em e n t se form a, et 
des cris séd itieux , « T uons le m aire ! Incendions les 
m aisons des a ris to s ! » fu ren t poussés e t le sang coula. 
Le lendem ain , G agnebin ad ressa  un  ra p p o rt au préfe t 
de C ourtelary  et, c ra ig n an t pour sa vie et ses biens, Ht 
ven ir du  B as-M onsieur e t des Convers une quinzaine 
(ou une so ixan ta ine  ?) de ses am is e t connaissances pour 
m o n te r la  garde  chez lu i. Le b ru it se rép an d it alors que 
les révo lu tionnaires de L a C haux-de-Fonds descen
d a ien t en m asse sur R enan , e t le H aut-V allon  se dispo
sa it sé rieusem ent à repousser l ’a tta q u e , quand  le lieu
te n a n t  de p ré fe t Morel a rriv a  de Corgém ont e t réussit à 
ré ta b lir  le calm e en p ro v o q u an t la  re tra ite  de la tro u p e  
G agnebin.

U ne v io lente  polém ique en tre  libéraux  e t conser
v a teu rs  su iv it ces fa its . G agnebin fu t accusé d ’abus 
d ’a u to rité  e t t r a d u it  d ev an t le trib u n a l de C ourtelary , 
qui l ’a cq u itta , vu  la  p u re té  de ses in ten tio n s . Le procu
reu r du can ton , qui a v a it  requis con tre  lui onze ans de 
t ra v a u x  forcés e t la confiscation de tous ses biens, in te r
je ta  en appel. La cour de deuxièm e instance  le condam na 
à un  mois de prison, purgeable à T horberg , e t le gouver
nem en t bernois le d e s titu a  de ses fonctions de m aire et 
lui re tira  sa p a ten te  de n o ta ire . G agnebin se re tira , brisé 
e t à  peu près ru iné  p a r  cette  affaire, qui av a it eu un 
énorm e re ten tissem en t en Suisse. Q uant au x  prem iers 
fau teu rs  de désordres, au cun  d ’eux ne fu t inqu ié té. —  
Voir Recueil de pièces contre E ug . Gagnebin, 1834. — 
Les habitants de R enan calomniés, 1835, e t les jo u rn au x  
du tem ps. [A. Sch.J

G A G N I A U X .  V o i r  D e l a b a y s ,  J e a n - J o s e p h .
G A I A , o u  L a  G A I A ,  de  la  G A I A ,  G lOVANNI-  

A n t o n i o ,  p e in tre , d ’A scona. E n  1519 il  peign it sur 
bois le g rand  tab le au  du  m aître -au te l de l ’église du 
collège d ’A scona. D ’après une trad itio n  locale, il au 
ra it beaucoup trav a illé  à  la  cour d ’E spagne, où il au ra it 
passé la  p lus g rande  p a rtie  de sa vie. —  M onti : A tti. 
—  R ah n  : W anderungen im  Tessin. —  R ahn  : I  M o n u 
m enti artistici.—  S K L .—  A L B K .—  B Stor. 1904. [C. T.]

GA  I C H ,  ou G a e c h ,  G a y c h ,  G a i x ,  G a y .  Fam ilie  
bourgeoise de F ribourg  dès le X V e s., p eu t-ê tre  id en 
tiq u e  à  la fam ille G aydam our, m entionnée au  X IV e s. 
dé jà . —  1. P i e r r e ,  du  Conseil des D eux-C ents 1487, du 
Conseil des So ixan te  1506, b a n n ere t du  B ourg 1507- 
1510, du  P e tit  Conseil 1510-1512. —  2. H a n s ,  du Con
seil des Soixante 1521, bailli de M ontagny 1523-1528, 
b a n n ere t du  B ourg 1528-1529, f  1529. •— 3. W i l h e l m ,  
bailli d ’Éverdes 1538-1542, b an n ere t des h ô p itau x  
1543-1545. — On p o u rra it p eu t-ê tre r  a tta c h e r  à  cette  
fam ille : P i e r r e ,  cordelier, v icaire e t m aître  des novices 
du couven t de F ribourg  1571, gardien  1570, 1577, 1586, 
t  24 ao û t 1597. —  Voir L L .  —  "VVeitzel : Répertoire, dans 
À S H F  X . —  Zurich : Catalogue, dans A F  1919. — 
F leu ry  : Catalogue, dans A S H F  V II I .  [J. N.]

G  À IL L A N D .  Fam ille de Bagnes (Valais). —  1. 
M a u r i c e ,  t  1877, jésu ite , m issionnaire p en d an t tren te  
ans chez les Ind iens du K ansas, a u te u r  d ’une g ram 
m aire  de P o tto w ah o m y . —  2. M a u r i c e - É t i e n n e ,  1820- 
1894, n o ta ire  à Bagnes, professeur au  lycée de Sion 
sous le régim e libéral de 1847, jo u a  un  rôle considérable 
dans le m ilieu lib re-penseur e t an tic lérical de Bagnes ; 
co n trib u a  à la  fo ndation  de l ’École libre. —  3. L o u is , 
1843-1916, p résiden t de Bagnes, dép u té  au  Grand 
Conseil. —  Voir jo u rn au x  vala isans. —  L. C ourthion : 
Peuple du Valais. —  Le m êm e dans Genevois du 
14 ju in  1892 (VAnarchie en Valais). [J.-B .B.]

G A I L L A R D  (H aute-Savoie). Bourg, te rre  e t châ
teau  du com té de Genevois, dans une des boucles de 
l ’A rve, en face du P e tit  Salève. E n  1536 le château  
a y a n t é té  d é tru it e t le pays conquis, les Bernois or
gan isèren t la région en bailliage. Ce bourg  fu t  re stitu é  au 
duc de Savoie en 1567. G aillard, avec les T erraux , 
V ille tte , etc ., Ht p a rtie  de la  seigneurie de Rossillon 
dès 1589. R epris cette  m êm e année p a r les Genevois, 
il fu t  ré trocédé défin itivem ent au  duc pa r le tra ité  de 
Lyon en 1601. —  Voir D uval : Ternier et S a in t-J u 
lien. I C .  R . ]

G A I L L A R D .  Fam ille des cantons de F ribourg , 
Genève, V alais et V aud.

A . C an to n  de F r ib o u r g .  I . Fam ille très répandue dans

le can ton  où elle possède les bourgeoisies d ’A v ry -d ev an t- 
P o n t, Delley, G ruyères, Les F riques, Pont-la-V ille, P o n t- 
en-Ogoz, L a R oche, V aulruz e t V illars-d’A vry. A rm o i
ries : d ’a rg en t à  une b ande  de pourp re . Les d ifférentes 
b ranches de ce tte  fam ille rem o n ten t, sem ble-t-il, à  
P ierre G alliard t, de la  paroisse de S a in t-Jean  (V alais), 
qui o b tin t la  n a tu ra lisa tio n  fri bourgeoise le 16 jan v ie r
1555. —  P h i l i p p e , 1720-1793, capucin  en 1741 sous 
le nom  de M axim ilien, p réd icateu r.

I I .  Fam ille de F ribourg  où elle fit p a rtie  de la  b o u r
geoisie au  X V e s. e t m êm e a v a n t, car son nom  n ’est 
que le changem ent de celui de Pallanchi, q u ’on rencon
tre  dé jà  en 1404. Arm oiries : d ’azu r à  un  coq d ’a rg en t 
crêté de gueules. —  1. J e a n , fils d ’A ntoine Pallanch i 
d it G alliard, du  Conseil des D eux-C ents 1465 —  2. 
R o l l e t , bourgeois 1467, du Conseil des D eux-C ents 
1465, du Conseil des So ixan te  1473, bailli de M ontagny 
1497, d irec teu r de l ’h ô p ita l S a in t-Jacq u es 1503. —
3. M e r m e t , du Conseil des D eux-C ents 1465-1472.
—  4. J e a n , gard ien  du couven t des cordeliers à  F ri
bourg  en 1532, |  1541.

I I I .  Fam ille  é te in te  de M orat. -— 1. N i c o l a s , b o u r
geois de M orat, diacre de l ’Église d ’A venches 1567, 
m in istre  de B ellerive ; personnage q u ’on a parfois 
identifié  avec u n  F rançais du  m êm e nom , réfugié 
en Suisse pour cause de religion et qui descendra it 
d irec tem en t de Charles de Valois e t se ra it un  an cê tre  
des Gaillard de L ongjum eau . —  2. D a n i e l , bourgm estre  
de M orat 1653, b an n ere t 1656. —  3. J o h a n n - J a c o b , 
bourgm estre  1674, b an n ere t 1677. —  4. H a n s - J a c o b , 
bourgm estre  1722, b an n ere t 1724. —  A rchives d ’É ta t  
F r ib . : Grosses de F arvagny , de Bulle e t d ’E stav ay er ; 
Reg. de bourgeoisie ; dossier Gaillard de L ongjum eau.
—  E ngelhard  : Chronik M urten. —  W elti : Das Stadt
recht von M urten. [ R æ m y . ]

B. C a n t o n  d e  G e n è v e .  Nom de fam ille trè s  rép an d u  
dans la  région de Genève. —  I. Fam ille  genevoise du 
X V e s., originaire de la châtellenie de G aillard, qui 
donna deux syndics : P i e r r e ,  en 1420, e t C l a u d e ,  son 
fils, en 1433. —  [ C .  R . ]  —  II . Fam ille  de Ju ssy , dont 
divers ram eaux  se so n t fixés à  Genève. —  I I I .  Fam ille, 
originaire de La Biolle (Savoie), venue à Genève dans 
la  seconde m oitié du X V II Ie s. —  F r a n ç o i s ,  1769- 
1832, du com ité lég isla tif 1794, ad m in is tra teu r 1795, 
syndic 1796 (dém issionna au  mois d ’ao û t), du Conseil 
rep ré sen ta tif  sous la  R estau ra tio n , régen t au  collège 
1809-1831. P e n d a n t l ’in su rrectio n  de 1794, où il p r it  
ran g  parm i les m odérés, il fu t successivem ent sup p léan t 
du p rem ier Iribunal révo lu tionnaire, m em bre de la  
com m ission révo lu tionnaire , du second trib u n a l e t des 
com m issions na tio n a le  et liq u ida trice . Consacré m inis
tre  en 1794, G aillard n ’exerça jam ais  de fonction  
pasto rale . [E.-L. B u r n e t . ]

G. C a n t o n  d u  V a l a i s .  Fam ille très rép an d u e  e n  V a
lais (O rsières, M artigny, Saxon, Cham oson, A rdon, 
etc.) ; p a ra ît dans les docum ents à  Orsières dès 1395, 
à Port-V alais dès 1429, à  Chamoson a v an t 1571. L a  
branche d ’Orsières a  fourni p lusieurs chanoines au 
G rand Sain t-B ernard . —  P i e r r e - L o u i s ,  1826-1892, 
chanoine du G rand-Sain t-B ernard , p rieu r c lau stra l en 
1860, chancelier de l ’évêché de Sion en 1868. —  
É m i l e ,  no taire , p résiden t de Sem brancher, dépu té  au 
G rand Conseil e t au  Conseil na tio n a l dès 1885. f  1896.
—  F r é d é r i c , 1841-1917, p résiden t de Chamoson, m a 
jo r-co m m an d an t d ’arrondissem ent, a u te u r d ’une m o
nographie  de Chamoson 1872. —  Voir G rem aud. — 
Jo u rn a u x  du  V alais. —  A rchives de Chamoson et 
d ’Orsières. [ J . - B .  B . ]

0 .  < a n t o n  d e  V a u d .  Nom de plusieurs fam illes 
vaudoises, les unes au toch tones, de B ullet, G ryon, 
B elm ont, Sergey dès le X V Ie s., d ’au tres  venues de 
France. —  1. C h a r l e s ,  1843-1908, in s titu te u r , syndic 
d ’Aigle, d é p u té .—  2. F é l i x ,  1847-1911, pédagogue à 
L ausanne, a u te u r  de p lusieurs ouvrages de v u lgari
sa tion . —  3. P h i l i p p e ,  1879-1920, fils du  n° 2, in 
génieur, d irec teur des tram w ay s de L ausanne. —  Livre  
d ’Or. [M. R.]

G A I L L E ,  C h a r l e s ,  d ’une fam ille de Provence 
(V aud), * à  Fresens (N euchâtel) le 22 m ars 1864, in s ti
tu te u r, puis professeur à l ’école de com m erce de N eu-



GAILLET GALBISIO 307

ch àte l 1886. D irecteur de cet é tab lissem ent 1890-1902, 
d irec teu r de l ’enseignem ent com m ercial à  l ’In s ti tu t 
Schm ied à  S a in t-Gall 1902-1914. Fixé à  L ausanne dès 
1914, où il m o u ru t le 19 ju in  1920. A publié le Calcul 
rapide, et quelques articles économ iques, e t exercé 
une g rande  influence sur le développem ent de l ’ensei
g n em en t com m ercial en Suisse. [ J .  H . ]

G A I L L E T .  Vieille fam ille fribourgeoise originaire du 
H au t-V u lly , déjà  citée au  X V II I° s .  et encore ex istan te. 
—  H e n r i ,  de M otier, cap ita ine  d ’artillerie , partic ip a  à 
l ’occupation  des fron tières en 1870. F u t a d ju d a n t du 
général H erzog, dépu té  au G rand Conseil 1877-1886. 
D onna une grande  im pulsion à la  cu ltu re  de la  vigne 
dans le V ully e t co n trib u a  pour une grande p a r t à sa 
renom m ée, j  13 jan v ie r  1886. —  Étren. frib . 1887. —- 
A rchives d ’E ta t  : Grosses de M orat. [G. Cx.]

G A I L L O N ,  A n t o i n e  de ,  orfèvre, * à  Paris, reçu 
bourgeois de Genève en 1572. Il proposa en 1584 au 
Conseil la création  d ’une m achine hydrau lique  pour 
a lim en ter d ’eau to u te  la  ville ; ce p ro je t n ’ab o u tit 
pas. E ssayeur de la M onnaie 1587. C om m andant d ’une 
com pagnie d ’in fan terie , p en d an t la guerre avec la 
Savoie, chargé de garder le passage du J u ra  à  Croset, 
il se laissa su rp rendre  ; sa défection en tra în a  la  re tra ite  
des tro u p es de la  Cluse, l ’abandon  et le ravage du pays 
de Gex. Malgré l ’in te rv en tio n  de L urb igny  qui p a r ta 
geait la  responsab ilité  de ce désastre, Gaillon fu t con
dam né à m ort e t exécuté le 24 m ai 1590. —  Voir 
S K L .  —  F azy  : La guerre du pays de Gex. [A .  Ch.]

G A I L L O Ü D .  Fam ille vaudoise encore ex is tan te  et 
qui a  donné un  syndic à  V illeneuve en 1397. [M. R.]

G A I R  I N G , K a r l ,  de B aselaugst, * 1844, bourgeois 
de Sain t-G all 1889, d irec teu r de la  B anque cantonale  
saint-galloise 1900-1921, m em bre du Conseil d ’adm i
n is tra tio n  de la  com m une civile de Saint-G all de 1894 à 
sa m ort, 28 m ai 1923. —  St. Caller N bl. 1924, p. 51. [Bt.] 

G A I S B E R G  ou G E I S S B E R G E R .  Fam ille é te in te  
de la ville de Saint-G all, originaire de 
Constance. A rm oiries  : d ’or à un  bou
quetin  de sable. —  1. A n t o n ,  bourgeois 
de Constance, em brassa la carrière des 
arm es, fu t arm é chevalier a v an t la 
ba ta ille  de M orat, acqu it successi
vem en t ou sim ultaném en t les bour
geoisies de Lucerne, Berne, Z urich et
Saint-G all, d ev in t g rand  propriétaire  
dans le R hein  lai saint-gallois et VAlte 
Landschaft. Il fit don au m onastère 

de p lusieurs Codices e t de m anuscrits rares ; f  23 
m ai 1504. —• 2. F r a n z , fils du n° 1, m oine à  Saint- 
Gall, d ev in t abbé le 19 av ril 1504. E n cette  qualité, 
il eu t à sou ten ir deux in term inables procès contre 
la ville de Saint-G all ; l ’un  de 1505 à  1509, à  cause 
de la position de l ’église paroissiale de la ville pa r 
ra p p o rt à  l ’église du  couvent, fu t tran ch é  p a r un légat 
p o n tifical; l ’au tre , au  su je t de la  ju rid ic tion  dans le 
te rr ito ire  de l ’abbaye, fu t liquidé pa r les Confédérés. 
Il co m b a ttit  réso lum ent au  début, m ais en vain, l ’in 
tro d u ctio n  de la R éform e parm i ses su je ts de l ’abbaye 
et ceux du T oggenbourg. D ’a u tre  p a r t, il o b tin t à la 
jou rnée  de R appersw il, en 1525, que la m ajorité  des 
can tons p ro tec teu rs de l ’abbaye s’opposât n e ttem en t 
au x  asp irations sociales e t politiques des su jets du
couvent. E n  au tom ne 1527, il q u itta  la ville de Sain t-
Gall, devenue p ro tes tan te , e t s’é tab lit à  W il. E n octobre 
1528, lorsque son au to rité  su r ses su je ts com m ença à 
ê tre  ébranlée, il se réfugia à R orschach, dans le m onas
tè re  q u ’il av a it fa it constru ire , m ais à Noël déjà, é tan t 
g ravem en t m alade, il se fit conduire dans le château  de 
R orschach où il m o u ru t le 21 m ars 1529. Sa m o rt fu t 
ten u e  secrète p en d an t six jo u rs p a r les m oines ju sq u ’au 
m om ent où, à R appersw il, ils eu ren t élu un  nouvel abbé. 
Gaisberg a v a it développé la b ib lio thèque du couvent et 
fa it confectionner p lusieurs recueils de m anuscrits p ré 
cieux ornés de belles enlum inures, n o tam m en t le Codex 
Gais ber gianus. —  3. J o a c h i m , d ’abord  curé à U rnäsch, 
puis fonctionnaire com m unal, f  1594 dernier de sa 
fam ille. —  Dans les docum ents des X I I I e e t X IV e s. on 
rencon tre  quelques m entions d ’une fam ille de chevaliers 
von Gaisberg qui résidait au  Geissberg près Bischofs-

zell. Il n ’y  a  pas de p a ren té  entre  cette  famille et celle du 
m êm e nom  originaire de Constance ; pa r contre, il en 
existe p eu t-ê tre  avec la  fam ille noble, a u jo u rd ’hui encore 
très  florissante, des Gaisberg-Schoclcingen. —  Voir 
F ried , von Gaisberg-Schöckingen : Ueberdie im  Thurgau  
vorkommenden zwei Geschlechter Gaisberg, dans A H S  
1900 e t 1901. —  Arch, du couvent de Saint-G all. —- 
V adian  : Chronik I I .  —  Sicher : Chronik, dans M V  G 
X X . —  Miles : Chronik, dans M V G  X X V III. — 
Kessler : Sabbata. —  I. v . A rx I I .  —  Theodor Müller : 
Die st. gallische Glaubensbewegung, dans M V G X X X III . 
—  D ierauer I I I .  [B t . ]

G A I S B E R G .  Voir G e i s s b e r g .
GA IS E R  W A L D  (G. Saint-G all, D. Gossau. V. D GS). 

Com mune po litique e t civile ne ren ferm an t pas de loca
lité  de ce nom . E n 1314 Gaiserwalde. Ce grand  te rrito ire  
(1248 h a . 75 a.) a p p a rten a it à  l ’origine au  couvent de 
Saint-G all et co n stitu a  plus ta rd , ju sq u ’en 1798, une 
sorte  de capitain ie  du « bailliage du gouverneur », P r i
m itivem en t, il é ta it su rto u t couvert de forêts, ce qui 
p ro cu ra it au  m onastère  de riches revenus. Les dom aines 
qui y  fu ren t constitués é ta ien t rem is en fief pa r le cou
v en t et form èrent successivem ent tro is villages. Le p re
m ier. issu du dom aine A ppw iller  (1255), dev in t Abwile, 
Appw ille, A ppisw ille  (du prénom  ahd . A ppo) e t au 
X V Ie s. p a r  erreur A btw il. On distingue Gaiserwald 
derrière le « Tobel » (à gauche) avec l ’agglom ération 
principale de Schönenbühl avec quelques ferm es, et 
Gaiserwald devant le « Tobel » (à droite) avec A btw il e t 
quelques ferm es. Tous les deux re levaient de l ’église du 
couvent de Saint-G all, m ais en 1660, avec l ’assen tim ent 
de l ’abbé, les gens de « Tobel dev an t » décidèrent de 
constru ire  une chapelle dédiée à  sa in t Joseph  ; inaugu
rée en 1666, elle fu t érigée en église paroissiale de Gaiser
w ald en 1681-1682. A u tour de la chapelle se form a le 
village de St. Josephen  (V. D G S), au jo u rd ’hui siège de la 
com m une. De 1768 à  1770 eut lieu la construction , près 
de Schönenbühl, pour les paroissiens de « Tobel der
rière », d ’une église dédiée en 1771 aux  anges gardiens ; 
de là  le nom  d ’Engelburg  (V. D G S) donné à ce village. 
E nfin, de 1903 à  1905, construction  d ’une grande église 
près d ’A btwil pour les paroissiens de,« Tobel devan t » ; 
la paroisse garda  cependant le nom  de S t. Josephen 
Population  de la com m une de Gaiserw ald en 1920, 
2680 hab . —  Voir U BStG . —  Gm ür : Flechtsquellen I . — 
N aef : Chronik, p . 88, 134, 480. —  N üscheler : Gottes
häuser I I , 110.

Sur le te rrito ire  de Gaiserw ald « dev an t le Tobel » 
s ’é levaient autrefo is tro is châ teau x  : Speisegg, Meldegg 
et E ttisb e rg  ou E tschberg . Ce dernier se tro u v a it un peu 
à  l ’E st de l ’actuel U n te r E tschberg  au-dessus d ’Abtwil. 
L ’em placem ent est déjà  m entionné en 1228 : mons 
dictus Eczisperch et dans la suite : Æ tzisperg, Ætisberg, 
Æ tschisberg (du nom  de personne en ahd : A zzi), et 
depuis le X V Ie s. p a r  erreur Æ btisberg. Le château  n ’a 
été co nstru it que vers la fin du X IV e s. et d é tru it d u ran t 
les guerres de l ’Appenzell. Il p a ra ît avoir été reconstru it 
plus ta rd , car V adian p ré ten d , vers 1530, que dans les 
« années qui v iennen t de s ’écouler », les paysans d ’A b t
wil l ’a u ra ien t acheté e t démoli (I, 553). Il n ’ab rita  
jam ais une famille noble de ce nom  ; il passa, avec le 
dom aine de l ’endroit, comme fief du couvent, de m ains 
en m ains. —  Voir N aef : Chronik. —  N aef : Burgen- 
werk (m ns.). —  St. Galler N bl. 1907, p . 30. [s t.]

G A I S S A U .  Vge du V orarlberg, su r la droite  de l 'a n 
cien lit du R hin, vis-à-vis de Rheinegg. Le couvent de 
Saint-G all en fu t le seigneur foncier ju sq u ’en 1798 et y  
exerça aussi la  basse ju stice . Dès 1718 l ’adm in istra tion  
au trich ienne de Feldkirch  préleva un  péage à Gaissau, 
contre lequel les cantons souverains du R hein tal pro
tes tè ren t va inem ent. [Bt.]

G A L A S S I N I , G i o v a n n i - A n g e l o .  S culpteur du 
X V IIe s., de Lugano. Il trav a illa  aux  s ta tu es du p o rti
que de S a in t-P ierre  à  Rom e. Il est m entionné à Rome 
encore en 1616. D ’après l ’A L B K ,  B erto lo tti l ’au ra it 
confondu, dans BStor. 1885, p . 163, avec Francesco 
Galesini qui trav a illa  à  Rom e cent ans plus ta rd . — 
S K L .  —  Bianchi : A rtis ti ticinesi. —  A L B K .  [C. T . ]  

G A L B I S I O  ou G A L B I S O  (C. Tessin, D. Bellin
zona, Com. Bellinzone.^V. D G S). Localité de l'ancienne



308 GALEAZZI GAL1SSARD DE MAR1GNAC

com m une de Carasso, où l 'on  découvrit en 1896-1897 
e t en 1902 de nom breuses tom bes de l ’âge de fer. 
D ix-neuf d ’en tre  elles on t été  tran sp o rtées au  Musée 
n a tio n a l de Z urich . —  U lrich  : Die Gräberfelder in  
der Umgebung v. Bellinzona. [C. T . |

G A L E A Z Z I . Fam ille  en vue m entionnée dans la 
paroisse de S essa au  déb u t du  X V Ie s. —  G i u s e p p e  et 
son fils P a o l o ,  dits de Lugano, m ais p robab lem en t 
de la paroisse de Sessa, fu ren t parm i les chefs du 
p a r ti  des Cisalpins lors de l ’a tta q u e  de Lugano le 15 
fév r. 1798. Ils eu ren t leurs biens séquestrés p a r le 
go u v ern em en t provisoire le 12 ju in  1799, fu ren t a r
rê tés à Milan le 25 sep. e t ex trad és . Le 1er févr. 1800, 
ils é ta ie n t encore en prison e t en so rtiren t, d ’après un 
docum en t, su r les dém arches de l ’am bassadeur français 
à  B erne. —  Baroffio : Dell’ invasione francese. —  
F ran sc in i-P eri : Storia d. Svizzera italiana. [C. T.] 

G A L E E R ,  A l b e r t  - F r é d é r i c  - J e a n ,  * à  Bienne 
1813, f  1851, na tu ra lisé  Genevois en 1847. Il fu t  à 
Genève le chef du  p a r ti socialiste e t le réd ac teu r p en 
d a n t quelques années d ’un jo u rn a l in titu lé  Le Citoyen. 
Il fu t  aussi l ’un  des fo ndateu rs de la Société du G rütli. — 
Voir Sordet : Diet. [U. 11.]

G A L E E R E N - J A  K O B .  Voir M a l e r ,  J a k .  
G A L E P P I ,  C a r l o ,  n o ta ire  de D alpe. D éputé  au 

G rand Conseil tessinois 1808-1813 e t 1821-1830 : il 
v o ta  en ju ille t 1811 pour la  cession du  Sud du Tessin 
à  N apoléon. Ju g e  au  tr ib u n a l can tonal 1824-1830, puis 
juge  su p p léan t ; il l ’é ta it encore en 1840. E n 1814, il 
fu t  un  des délégués chargés de négocier la réun ion  de 
la  L éventine  au  can to n  d ’Uri. —  C attaneo  : I  Leponti. 
—  A tti  del Gran C onsiglio . —  D o tta  : I  Ticinesi. [C. T.] 

G A L G E N E N  (C. Schwyz, D. M arch. V. D G S). 
Corn, e t Vge, m entionné dès 1275. Le nom  v ien t du 
celtique e t signifie pu its . Arm oiries : Sain t M artin  en 
so ldat, p a r ta g ea n t son m an teau . Galgenen su iv it le 
so rt de la M arche et a p p a r tin t au x  com tes de R ap- 
persw il, puis au x  ducs d ’A utriche ; le landam m ann  
I ta l  R eding le reçu t en fief en 1424 avec la M arche, 
de l ’em pereur Sigism ond. G algenen re s ta  aux  m ains 
de ce tte  fam ille ju sq u ’en 1798, puis de nouveau  de 
1805 à  1809 ; il se rach e ta  alors pour 3800 florins. 
L ’église a  été co n stru ite  en 1275, e t reco n stru ite  en 
1472-1477, 1821-1825 e t 1837, agrandie  en 1688- 
1689, rénovée en 1880 e t 1886. L a chapelle actuelle  
de S t. Jo s t a  été bâ tie  en 1398. R egistres de paroisse dès 
1653. [u. heoncr.]

G A L G E N K R I E G  ( G u e r r e  n u  g i b e t ) .  Soleure 
a y a n t acquis e n -1530 le d ro it de pa tro n ag e  de Gem pen, 
e n tra  du  m êm e coup en possession de cette  p a rtie  de 
l ’ancienne seigneurie de D ornach. Mais Bale estim ait 
que la  question  du p a rtag e  de la souveraine té  su r cette  
région n ’é ta it  pas com plètem ent élucidée. Aussi, lors
que Soleure eu t érigé, en ju in  1531, un  g ibet près de 
Gem pen, en signe de souveraineté , Bàie o rdonna à 
son bailli de L iestal, H ug, d ’a b a ttre  ce gibet, ce qui 
eu t lieu le 29 ju in . Il en in fo rm ait en m êm e tem ps 
Berne e t Zurich. Une d ép u ta tio n  des cantons à So
leure  ne p u t  em pêcher l ’envoi de troupes pa r cette  
ville ju sq u ’à B alsta l, ses propositions de m édiation  
fu ren t m ieux écoutées à Bâle e t le 4 ju ille t un  p re
m ier accord p u t ê tre  conclu à B alsta l. Le g ibet fu t 
ré tab li au  nom  des can tons m éd ia teu rs, et non à celui 
de Soleure, m ais après le tra ité  final de dé lim ita tion  
de fron tière, du  13 décem bre 1532, il d isp a ru t. —  Voir 
R . L uginbühl : Der Galgenkrieg 1531, dans B Z  V. —  
L .-R . Schm idlin : U eberjien Galgenkrieg, dans Kathol. 
Schweizerbl. 1902. [H. Tr.]

G A L I F F E .  Fam ille de Savoie don t François fu t 
reçu  bourgeois de Genève en 1491. 
Arm oiries : d ’azur à l ’épée d ’a rgen t 
posée en pal, garde e t poignée d ’or, 
accom pagnée de tro is m olettes d ’épe
ron  d ’or. —  1. J e a n ,  1703-1766, p ro 
cureur général 1742-1747, syndic 1754, 
1758, 1762, ren d it de grands services 
comm e p résiden t de la  cham bre des 
com ptes e t de la  d irection  de l ’h ôp i
ta l . -— 2. B a r t h é l é m y ,  1736-1816, fils 
du n° 1, p rocureur général 1771, con

seiller 1775-1790. —  3. J e a n - P i e r r e ,  1767-1847, fils 
du n° 2, officier en F rance, en H ollande, puis lieu ten an t- 
colonel au  service d ’A ngleterre, se d istingua  dans les 
cam pagnes de la  Péninsule. E n  1815, il offrit ses se r
vices à  sa p a tr ie  e t, fixé défin itivem en t à  Genève, fu t 
m em bre du  Conseil rep ré sen ta tif . —  4. J a q u e s -A u g u s -  
t i n  d it J a m e s ,  frère du précéden t, 1776-1853, se voua 
en tiè rem en t à  des tra v a u x  d ’h isto ire . Un des prem iers 
h isto riens genevois qui renouvelèren t les recherches 
h isto riques p a r le dépouillem ent de docum ents et 
arch ives, il professa des 
opin ions ex trêm em ent 
scep tiques à  l ’égard  des 
chron iques officielles e t de 
la  tra d itio n  reçue ; dans ce 
sens il exagéra  l ’hypercri- 
tiq u e  su r to u t dans ses a t 
taques passionnées contre 
le p a r ti  de Calvin. 11 a 
exercé com m e te l une 
g rande  influence sur les 
te n a n ts  de la  polém ique ca
th o liq u e  e t ses ju g em en ts 
ne d o iv en t ê tre  acceptés 
q u ’avec réserve. Ses é tu 
des docum entaires g a rd en t 
cep en d an t leu r v a leu r. Il 
a v a it  co n stitu é  une col
lec tion  de docum ents, 
d o n t p lusieurs p ro v en aien t 
d ’arch ives publiques. C’é
ta i t  à une époque où l ’É ta t  
lui-m êm e con sen ta it à  la 
d estruction  de certainsdocum ents e t laissait des pièces 
d ’un  grand  in té rê t h isto rique  po u rrir  dans des caveaux  
ou se perd re  dans les greniers e t dans les fam illes de secré
ta ires  d ’É ta t .  L a Collection Galiffe c o n ten an t des docu
m en ts orig inaux e t les tra v a u x  m anuscrits  de J.-A . Galiffe 
a  été donnée p a r Aym on Galiffe aux  Archives d ’É ta t  de 
Genève. Les principales pub lications de J.-A . Galiffe 
son t : M atériaux pour l ’histoire, de Genève, 1829-1830, 2 
vol. ; Notices généalogiques sur les familles genevoises, 7 
vol ; Lettres sur le moyen âge. —  J.-B .-G . Galiffe : Notice 
sur la vie et les travaux de J .-A . G. —  M D G  IX , 479. —
5. J e a n -B a r th é le M y - G a ïf r e , d it J o h n ,  1818-1890, fils 
du  n° 4, dépu té  au  G rand Conseil 1854, professeur d ’h is
to ire  na tio n a le  à l ’u n iversité  1861-1865, co n tinua  la p u b li
cation des Notices généalogiques Ac son père. Il est l ’au teu r 
d ’une é tude  h isto rique  sur la franc-m açonnerie  : La 
Chaîne symbolique, 1852, e t d ’é tudes su r les trad itio n s  
de la  Suisse p rim itive , 1878. —  6. G u s tav e -A m éd ée , 
d it A ym on, 1856-1915, fils du  n° 5, juge, colonel d iv i
sionnaire, 1909-1912, hérald iste , a u te u r  de VArm orial 
genevois de 1896, éd ition  revue e t augm entée de l ’Armo- 
rial de 1859 qui é ta it l ’œ uvre de son père et d ’A. de 
M androt, e t à  laquelle  Galiffe av a it déjà  trav a illé  avec 
A dolphe G autier. —  Voir Galiffe : Not. Gén. I I .  — 
P au l-E . M artin  : La Collection Galiffe, dans B H G  IV , 
330. —  B ordier : L ’école historique de Bolsec. —  France 
protestante. —  A rchives d ’É ta t .  [ C .  I t . ]

G A L I S S A R D  D E  M A R I G N A C .  Fam ille  genevoise, 
originaire de Vézenobres (Languedoc), 
plus connue sous le nom  de M arignac. 
A rm oiries : d ’a rg en t à  un p o n t de 3 
arches d ’argen t, m açonné de sable ; 
les arches rem plies de sinopie, le pont 
som m é d ’un coq de gueules ; au  chef 
d ’azu r chargé de 3 étoiles d ’a rgen t. —
1. P i e r r e ,  fils de P ierre, seigneur de 
M arignac près Vézenobres, * à  Alais 
1712. f  1780, reçu bourgeois de Genève 
en 1733, régen t au  collège, 1744-1776. 

—  2. J a c o b ,  petit-fils du n° 1,1773-1864, m aire de L ancy  
1813, du Conseil rep ré sen ta tif  1814-1842, conseiller 
d ’É ta t  1818-1833. —  3. Jean-C ria r l e s ,  fils du n° 2, 1817- 
1894, chim iste, professeur de chim ie 1841, et de m inéra
logie 1845, à  l ’académ ie de Genève ju sq u ’en 1878 ; 
correspondan t de l ’In s t i tu t  de F rance, associé é tranger 
de la Royal Society o f London. Il fit des recherches du 
plus h a u t in té rê t sur l ’isom orphism e (1855-1865), sur

J a m es  Galiffe.
D ’après  un portrai t de la col l.  

Maillart.
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la  com position  e t la  diffusion des dissolutions salines, 
les chaleurs la ten te s  de vo latilisa tion , les terres  rares, 
l ’ozone, e tc ., e t dé term ina  les poids a tom iques d ’en- 
\ iron  30 élém ents. —- Voir Journal o f the London chemi
cal Society, 1895. —  Œ uvres completes, pubi, p a r E . 
A dor, 1903-1904, 2 vol. —  B U. —  Archives des sc 
pliys., 3 e per., t .  32. —  J G  16 avril 1894. —  4. E r n e s t , 
* 1851, D r m ed., prof. sup p léan t d ’hygiène à l ’université  
1897-1901. Chef du labora to ire  de bactériologie du 
b u reau  de sa lub rité  1896-1925. L iste de ses œ uvres dans 
le catalogue des ouvrages publié  p a r l ’un iversité  de 
Genève. —  P o u r la fam ille, voir Galiffe : Not. Ge'n. V. 
—  Covelle. —  Sordet : Diet. [André  D ückert.]

GA L L .  Moine irlandais , * vers 550. Il en tra  au cou
v en t de B angor e t se jo ig n it à  Colomban lorsque celui-ci

q u itta  sa pa trie , en 590, avec douze com pagnons, pour 
p rêcher la pénitence en F rance. Gall sem ble avo ir fa it 
preuve d ’une opinion personnelle, m algré l ’obéissance 
passive q u ’exigeait Colomban de ses com pagnons, no
tam m en t d u ra n t leur court sé jour en A lém annie. Gall 
re s ta  à A rbon tan d is que Colomban se ren d a it en Italie  
en 613-614 ; il fonda dans la p a rtie  supérieure de la 
vallée de la Steinach un  erm itage qui dev in t b ien tô t un 
p e tit  couvent avec environ douze m oines e t donna na is
sance à la  ville de Saint-G all. Gall ne déploya pas une 
v é ritab le  activ ité  m issionnaire, m ais se liv ra  à la prière 
e t à l ’ascétism e. Il m o u ru t un  16 oct. âgé selon la t r a 
d ition  de 95 ans, soit vers 645, selon d ’au tres vers 630.

L a Vita sancii Galli, publiée pa r Meyer von K nonau 
j dans M V G  X II  e t p a r  B r. K rusch dans les M onumenta  

Germaniae Historir.a...a. é té  écrite après 771 p a r un  m oine 
de l ’abbaye  de Saint-G all, qui u tilisa  aussi la  Vita sancti 
Columbani, de Jo n as ; m êm e dans les parties qui m éri
te n t  le plus de créance, elle est m élangée de légendes. 
R a tp e r t u tilisa  cette  Vita dans les prem iers chapitres de 
ses Casus sancti Galli, e t com posa aussi, su r les faits e t 
gestes de sa in t Gall, un  poèm e en langue allem ande qui 
nous a  été  conservé dans la trad u c tio n  la tine  d ’Eklte- 
h a r t  IV . —  A D B .  —  D ierauer I . —  H auck : Kirchen- 
gesch. Deutschlands I. [ut.]

G A L L ,  v o ri. Fam ille  de Constance, propriétaire  
en 1557 d ’E bersberg  près E m m ishofen. — N i k o l a u s ,  
grand-bailli de Bischofszell 1580, fu t accusé de favoriser 

les p ro tes ta n ts . B ourgm estre de 
C onstance, il rep résen ta  la ville en 
1581 à la journée des seigneurs ju s ti
ciers de W einfelden. —  P u p . Th. II, 
2, 440,464. I H e r d i . ]

G A L L A C C H I .  Fam ille  lessi
n o le  m entionnée à  M onte Breno 
en 1431, où D o m i n i c u s  Galachus 
fa isa it des legs en faveur de la com
m une e t de l ’église de S a in t-L auren t 
de B reno. La famille possédait des 
d ro its de dime à Tortoglio, que 
Dom inicus légua à  S a in t-L auren t.
—  1. G i o v a n n i ,  ingénieur, f  à l ’âge 
de 76 ans le 18 février 1916. P ro 
fesseur de dessin à  Cevio, il con
tr ib u a  à la fondation  de l ’école de 
dessin de Breno et trav a illa  long
tem ps à T rieste. D éputé au  G rand 
Conseil 1867-1871. —  2. O r e s t e ,  
avocat, frère du n° 1, * à  Breno 
en 1846. D éputé  au  G rand Conseil 
dès 1893, p résiden t en 1899 ; m em 
bre de la deuxièm e con stitu an te  tes- 
sinoise do 1892. Il p rit de nom breu
ses in itia tives no tam m en t en faveur 
de l ’agricu ltu re . — Maspoli : La  
Pieve d’A gno.—  D o tta  : J Ticinesi.
—  Educatore 1916. [C. T . ]

G A L L A N O .  Nom de famille de
la  Suisse rom ande.

A. C a n t o n  d e  G e n è v e .  Fam ille 
du D auphiné, reçue à  l ’h ab ita tio n  
genevoise en 1738. —  M a r c - C h a r 
l e s ,  1816-1901, agen t de change, 
légua sa fo rtune de S1/., millions à  la 
ville de Genève qui l ’em ploya entre 
au tres à constru ire le Musée d ’A rt 
et d ’H isto ire. —  Voir Arch, de Ge
nève ; com ptes-rendus adm in istra 
tifs de Genève 1902, p. 26, 1903, 
etc. [C. R.]

B. C a n to n  d e  N e u c h â t e l .  F a 
mille d ’A uvernier, bourgeoise de 
N euchâtel dès le X V Ie s. —  Une 
au tre  famille Galland est citée à  
H au terive  au  X V Ie s. [L. M.]

C. C a n to n  d e  V a u d . A une famille 
vaudoise ap p artien t : — A n t o i n e -  
J e a n - L o u i s ,  * 1792 à Genève, suf
fragane de l'église française de 
Berne 1816-1824, où il déploya une

grande activ ité  dans le m ouvem ent du Réveil. Il dirigea 
ensuite  à Paris l ’In s t i tu t  des m issions, nouvellem ent 
fondé, rev in t en 1826 à Genève, où il con tribua  à  la fon- 

■ dation  d e là  Société évangélique de cette  ville. Professeur 
à  la  faculté  de théologie p ro tes tan te  libre 1832, pasteu r à 
Sonvillier 1838, à La Neuveville 1854 e t en 1852 doyen 
du chap itre  de B ienne, t  9 m ai 1862. [E. B.]

G A L L A N D A T .  Fam ille de R o v ray  (Vaud) dès le 
X V e s. —  D a v i d - H e n r i ,  1732-1782, chirurgien dans 
la m arine de guerre de H ollande dès 1751, puis chirur
gien officiel de la ville de Flessingue 1760, m em bre de 
sociétés savan tes. —  Conservateur suisse  1829. —  De 
M ontet : Dictionnaire. [M. R.]

Sain t  Gal l.  D’après Y A n tip h o n a ire  de Hartker (Cod. 390 de la Bihl. du couvent ,  
Saint-Gall,  X - X I e s.).
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G A L L A N D R E .  Fam ille  de la  Coudre, bourgeoise de 
N euchâtel dès le X V Ie s. —  A b r a m ,  lie u ten a n t de Neu
châtel 1683-1684. [ L .  M . ]

G A L L A S ,  M a t h i a s ,  com te de, * 1584 dans le Tyrol 
ita lien , e n tra  dans l ’arm ée de W allenste in  ; lorsque la 
guerre  de M antoue fu t en trep rise  m algré la  volonté de 
ce général, Gallas, q u artier-m ai tre  général, conduisit 
l ’av an t-g a rd e  dans les passages grisons, sous le h a u t 
com m andem ent de M erode. Au m om ent de l ’en trée  dans 
les Grisons (m ai 1629), le rég im en t Gallas re s ta  d ’abord  
dans le pays pour ga rd er les pon ts du R hin  e t de la 
L an d q u a rt, puis se dirigea vers l 'I ta lie  en m ai 1630, où 
Gallas signa le 6 av ril 1631 la pa ix  de Cherasco au  nom  
de l ’em pereur. 11 v in t encore p lusieurs fois, p a r la su ite, 
dans les Grisons comm e am b assadeur im périal. Lors de 
la  co n ju ra tio n  destinée à  chasser les F rançais e t R ohan 
hors des Grisons, Gallas se t in t  près de L indau  avec 
2200 fan tassins, 500 cavaliers e t 5000 hom m es de ré
serve, p rê t à  envah ir le pays au  p rem ier signe de Je- 
n a tsch , m ais la  re tra ite  de R ohan  re n d it ses p ré p a 
ra tifs  inutiles, t  25 avril 1647 à Vienne. —  Voir F . 
Sprecher : Gesch. der Unruhen. —  Ul. Salis : M emorie. 
—  A D B .  [C .J.l

G A L L A T I .  Fam ille du  can to n  de C laris, répandue  
dans la  su ite  dans celui de Saint-G all.

A. C a n to n  d e  G la r i s  Très ancienne fam ille q u i 
p o rta it  au trefo is aussi le nom  de Gallathing, Galletin, 
abrégée Galli, o riginaire de Nâfels, puis de K erenzen, où 
elle s ’est é te in te  dern ièrem en t ; de Nâfels elle s’est ré 
p an d u e  à  Mollis, Glaris e t Nets tal. Les G allati de Mollis 
so n t p ro te s ta n ts , ceux de Glaris e t N etsta l catholiques.

Arm oiries : d ’or à  deux cornes de
cham ois au  n a tu re l soutenues de tro is 
m onts de sinopie. —  1. W æ l t i ,  de 
Mollis, t  à  Nâfels 1388. —  2. J a i c o b , 
de Mollis, t  à  S a in t-Jacq u es sur la 
B irse 1444. —  3. U l r i c h , t  à  R agaz 
dans la  guerre  de Z urich 1446. —
4. J o h a n n e s , envoyé glaronnais au 
Toggenbourg lors du  conflit suscité 
p a r la  succession du com te de Tog
genbourg 1436. —  A la  b ranche  de 

Nâfels ap p a rtie n n e n t : —  5. M e l c h i o r , bailli de T hur- 
govie 1544-1546 et 1558-1560. —  6. K a s p a r , * 1488, 
cap ita in e  en F rance, bailli du pays de G aster 1566-
1568 ; f  1569. —  7. R u d o l f , * 1526, fils du n° 6, cap i
ta in e  en F rance, bailli du pays de G aster 1586-1588. —
8. J a k o b , * 1519, officier au  service de F rance, bailli 
de T hurgovie  1586. —  9. K a s p a r , 1535-1619, en tra  au  
rég im en t P fyffer 1567, cap ita ine  au  rég im ent d ’Am-

m an n  1 5 7 3 , colonel de ré 
g im en t 1 5 8 0 , 15 8 6 , 1 5 8 7 , 
16 0 6 , 16 0 9  et 1 6 1 4 , an o 
bli e t chevalier de Sain t- 
Michel 1 5 8 7 , cap itaine
d ’une com pagnie de ga r
des suisses 1 58 9  et 159 9  
(plus ta rd  réunie au  régi
m en t des gardes fran ça i
ses) ; lie u ten an t des Cent- 
Suisses 1 6 0 3 , prem ier co
lonel du  rég im ent des 
gardes suisses 1 0 1 6 . —
10. M e l c h io r , b a illi de 
T h u rg o v ie  1628-1630. —
11. B a l t h a s a r ,  la n d a m -  
m a n n  1629-1631. —  12. 
J a k o b , * 12 fé v rie r  1607, 
b a illi d u  p a y s  de  G a s te r  
1642-1644 ; f  19 a v r il

R aspar G allati. 1 6 7 6 . —  1 3 . ANDREAS,
D ap rès une g ravu re  su r c u i v r e  ,  fi(y7 ,  f iq ,  r n n „ p i l l „ r  rnTn 
de Voyés l'aîné. (Coll. M aillart.) 1 OU Z-lby», conseiller com

m unal à  Glaris e t m em 
bre  du Conseil 1667, bailli dans le pays de G aster 
1678. —  14. B a l t h a s a r , de Nâfels, 1617-1643, se
c ré ta ire  d ’É ta t .  —  15. J o h a n n - H e i n r i c h , curé e t D r 
th eo l., d ’abord  à  L in th a l 1647, puis à Glaris, cam é- 
rier, posa la prem ière pierre du  couvent des capucins de 
Nâfels. —  16. F r a n z , de N etstal, fils du  n° 12, 1623- 
1699, tréso rie r 1660-1663, bailli d ’U znach 1656, du pays

de G aster 1690. —  17. J a k o b ,  * 1650, avoycr de Sar- 
gans ; t  1733. —  18. J a k o b ,  1655-1721, laailli d ’U znach 
1700. —  19. J o h . - J a k o b - F r a n z ,  1715-1760, bailli d ’Uz
nach  1756-1760 ; lieu tenan t-co lonel. —  20. CASPAR- 
A n t o n - P i i i l i p p ,  1833-1884, m édecin d istingué. —  21. 
R u d o l f ,  de Glaris, * 16 avril 1845, av o ca t, p résid en t 
de la  com m une de Glaris 1875-1881 e t 1899-1904, colonel 
et co m m an d an t du  fro n t Sud du .G o thard  ; conseiller 
n a tio n a l 1887-1904, juge fédéral 1904 ; f  3 novem bre 
1904. —  22. F r i e d a ,  fille du n° 21, D r phil., h isto rienne, 
* 12 sep t. 1876, a u te u r de Der kgl. Schwedische inTeutsch- 
land geführte K rieg  ; E id  g. P o litik  zur Zeit des 30 jä hrig . 
Krieges, dans J S G  43 e t 44 ; Z u r  Belagerung von K o n 
stanz là  33, dans B H S  I I  ; Zürich  und  die E rneuerung  
des franz. Bündnisses 1054-1G5S, dans Feslg. P . Schweizer-, 
Ueber den U rsprung des Glarnergeschlechts Stauffacher, 
dans J H V G  44 ; co llaboratrice au  D H B S .  —  Voir L L .
—  Gfr. 34, p . 38. —  J H V G  V I, 263 e t X X X I I .—  UG  I, 
338 ; I I I ,  144. —  H eer : Gesch. des Landes Glarus I, 158 ; 
I I ,  41. 207. —  Œ uvres généalogiques de K ubly-M üller.
—  Spalti : Gesch. d. Stadt Glarus. —  T hürer : Gesch. 
der Gem. Netstal. —  May : H ist. m il. —  von Vivis dans 
A H S  1923, p . 22 . [ J .- J .  K. et N z.]

B. C a n t o n  de S a i n t - G a l l .  Fam ilie de Sargans, 
é te in te  en 1880, qui é ta it un  ram eau  des G allati de 
Nâfels. —  1. R u d o l f ,  1550-1630, an cê tre  des G alla ti 
de Sargans, neveu du colonel K aspar G allati de Nâfels, 
(n° 9) fu t  secrétaire  du  pays pour le com té de Sargans 
1587-1606, cap itaine  de ce pays 1600-1630. —  Les fonc
tions de secrétaire  d ’É ta t  re s tè re n t de père en fils dans 
la  fam ille ju sq u ’en 1750, so it p e n d an t 163 ans. De la  
fin du  X V IIe s. à  1798, les G allati re v ê tire n t des 
charges en vue dans le com té, e t presque sans in te r
ru p tio n  celle d ’avoyer de la  ville de Sargans. Les cadets 
de la fam ille se rv iren t en France  plus ou m oins long
tem p s. —  2. A l e x a n d e r ,  1692-1751, lan d am an n  du pays 
de Sargans. —  3. J o h a n n - J a k o b ,  1724-1800, au  ser
vice de F rance, puis avoyer de Sargans. —  4. C a s s i a n ,  
1769-1853, fils du n° 3, avoyer de Sargans 1796, ch an 
celier de l ’éphém ère répub lique  de Sargans 1798. Il 
fu t  élu à  la fin de m ai 1798, comm e p a trio te  e t jacob in , 
second m em bre de la  cham bre d 'a d m in is tra tio n  du 
can ton  de la  L in th  à Glaris. Il se rv it en France  de 
1807 à  1830, avec des in te rru p tio n s , d ’abord  comm e 
cap ita ine , puis comm e co m m an d an t de b a ta illon , et 
te n ta  v a inem en t d ’apaiser, en 1814, le peuple de S a r
gans soulevé pa r son frère . —  5. J o h n n n - B u p t . i s t -  
L u d w i g ,  * 7 décem bre 1771, frère du  n° 4, p réfe t du 
d is tr ic t de Sargans m ai 1799-1803 e t u n ita ire  zélé, 
d ép u té  au  G rand Conseil 1803, syndic de Sargans 1813. 
D ans le pays de Sargans il fu t à  la tê te  du  p a r ti  qui 
réclam a en 1814 la sép ara tio n  du pays de Sargans 
d ’avec le can to n  de Saint-G all e t le ra ttac h e m e n t à 
celui de G laris. Cette dem ande a b o u tit  à  la  déclara tion  
des p lén ipo ten tia ires des puissances alliées concernan t 
l ’ind iv isib ilité  du can ton  de Saint-G all, le 30 ju in , 
e t à  l ’occupation  m ilita ire  du  pays de Sargans, d ’octobre 
1814 à  février 1815. Ces fa its p ro v o q u èren t en 1816 
la  ru ine  de G allati e t de beaucoup de ses p a rtisan s. 
De nouveau  député  au  G rand Conseil 1831-1833 ; 
f  le 22 sep tem bre 1844. —  Je a n  Geel : Statthalter Joh. 
B apt. Gallati, dans St. Galler N bl. 1920. —  Le m êm e : 
H auptm ann Cassian Gallali.

H a n s -G a s p a r , pein tre-v e rrie r, à  W il, dans la  se
conde m oitié  du  X V IIe s., p ro b ab lem en t id en tique  au 
m onogram m iste H ans-G aspar G allati connu de 1641 
à  1680 p a r se s-v itrau x  de la Suisse orien tale . —  Voir 
S K L .  [Bt.l

G A L L A T I N .  Fam ille genevoise descendan t des 
G alla tin , seigneurs de Granges (paroisse 
d ’Arlod, A in). Le p rem ier du nom  est 
F o u c h e r  G alla tin , chevalier, c ité en 
1258. L ’a u te u r  de la  b ranche  gene
voise est J e a n ,  reçu  bourgeois en 1510. 
Le 17 novem bre 1786 le P e t it  Con
seil au to risa  Jean-L ouis G allatin  à 
p o rte r  la  p a rticu le . Arm oiries : d ’azu r 
à la  fasce d ’a rgeh t accom pagnée de 
3 besan ts d ’or. —  V oirA rch .de  Genève : 
B C  ; Beg. des particuliers, Titres et
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filiations, 1704-1794. —  Guichcnon : H ist, de la Bresse et 
du Bugey. —  Galifïe : Not. Gén. —  A G S .  —  Quelques 
fam ilies G allatin  on t donné des bourgeois de Genève, 
to u s originaires de la  région, m ais sans q u ’on puisse 
les ra tta c h e r  à  la  descendance des susnom m és. —
1. J e a n , 1439-1535, fils de Jean , seigneur de Granges, 
secrétaire  du duc P h ilib e rt de Savoie 1498, bourgeois de 
Genève, n o ta ire  e t juge aposto lique 1522, du Conseil 
des D eux-C ents 1529, de celui des C inquante 1535. —-
2. Cl a u d e , 1540-1622, secrétaire  d ’É ta t  1561, du Con
seil des D eux-C ents 1561, syndic 1580. —  3. M a r i n ,
1546-1625, a u d iteu r 1582. —  4. A b r a h a m , * 1567, 
du  Conseil des D eux-C ents 1590, secrétaire  d ’É ta t  
1604, conseiller 1608, tréso rie r 1611, syndic 1617. —
5. I s a a c , 1591-1666, du  Conseil des Deux-Cents 1615, 
syndic 1633, 1637, 1641, 1645. P rem ier syndic tous les 
q u a tre  ans, de 1649 à  1665, dépu té  auprès de Louis X I I I  
en 1641 e t de Louis X IV  en 1650. —  6. A b r a h a m , 
1607-1659, du  Conseil des D eux-C ents 1632, syndic 
1653, 1657. —  7. E z é c h i e l , 1630-1709, du Conseil des 
D eux-C ents 1649, syndic tous les q u a tre  ans de 1667 à 
1689, e t p rem ier syndic, de m êm e, de 1693 à  1709, 
cap itaine  au  rég im en t de M azarin, com m andan t du 
2° secours genevois à Berne lors de la  révo lte  des p ay 
sans. —  8. J e a n - A n t o i n e , 1645-1719, du  Conseil des 
D eux-C ents 1671, a u d iteu r 1677. Accusé en 1698 
d ’avoir ourdi un  com plot contre le P e tit  Conseil à l ’oc
casion de la cherté  des subsistances e t de la déchéance 
po litique de la  bourgeoisie, il fu t condam né et m o u ru t 
en prison. —• Voir Ferrier : Le complot Gallatin, dans 
R H S  1923. —- 9. B a r t h é l é m y , 1662-1748, du Conseil 
des D eux-C ents 1688, syndic to u s les q u a tre  ans de 
1723 à  1735, prem ier syndic 1739. —  10. E z é c h i e l , 
1685-1734, p as teu r à  l ’H ôp ita l 1708-1709, à  Satigny
1710-1723, professeur de philosophie 1723, recteu r 
de l ’académ ie 1731, a u te u r  d ’un  volum e de serm ons, 
1720. —  11. A n d r é ,  1700-1773, du Conseil des Deux- 
Cents 1728, syndic, tous les q u a tre  ans, de 1753 à  
1765, p rem ier syndic 1771. —  12. A b r a h a m ,  1706- 
1791, du  Conseil des D eux-C ents 1738, possédait des 
te rres  dans le pays de Gex e t fu t l ’un  des rep résen tan ts 
de la  noblesse de ce pays au x  É ta ts  généraux  1789. 
Sa fem m e, Louise-Suzanne V audenet, 1712-1792, fu t 
en correspondance avec V oltaire  e t le landgrave de 
Hesse. —  13. B a r t h é l é m y ,  1711-1779, lieu ten an t- 
colonel des g renadiers à  cheval du roi d ’A ngleterre. —•
14. P i e r r e ,  1712-1763, officier au  service de la H ollande, 
rég im ent suisse de C onstant, puis d irec teu r des Postes 
de F rance. —  15. J e a n - L o u i s ,  1737-1798, officier au 
service de F rance, blessé à  la  guerre de Sept ans, che
valier du M érite m ilita ire . Louis X V I lu i conféra le 
b rev e t de com te. Il possédait des biens au  pays de Gex 
(seigneurie de V ernier e t au tres lieux), e t fu t comm is
saire pour la rédaction  du cahier des doléances de la no
blesse de ce pays aux  É ta ts  généraux 1789. —  16. 
P a u l - M i c h e l ,  1744-1822, avoca t, du Conseil des 
D eux-C ents 1775, syndic 1782, dém issionna à la  suite 
de la révo lu tion  de cette  année-là . —• 17. J e a n - L o u i s ,  
1751-1783, m édecin du duc d ’Orléans, d irecteur de 
l ’hôpita l N ecker à  Paris. —  18. P i e r r e ,  1753-1822, 
officier des gardes suisses en H ollande (com pagnie du 
prince S tadhouder). Du Conseil des Deux-Cents 1783, 
il q u itta  Genève en 1792 à cause des troub les e t fu t 
condam né à m o rt pa r contum ace, en 1794, pa r le t r i 
bunal révo lu tionnaire . Cham bellan, puis conseiller 
in tim e du duc de B runsw ick, il passa, à la  m o rt de ce 
dernier, au  service du W urtem berg  e t fu t successive
m en t m inistre  p lén ipo ten tia ire  de cet É ta t  auprès de 
la  cour de Bade 1816, de celle de B avière fin 1816 et 
en  France  1817. — 19. A lb e r t  - A braham  - Alphonse, 
1761-1849, petit-fils du n° 12, q u itta  Genève en 1780 
à  la su ite  d ’un différend avec sa fam ille e t p a r ti t  pour 
les É ta ts-U n is d ’A m érique. Il y se rv it la cause des Amé
ricains contre les Anglais, puis fu t  professeur de fran 
çais à  l ’un iversité  de H arw ard . M embre de l ’assem blée 
co n stitu an te  de l ’É ta t  de Pensylvanie, de la  G nam bre 
des rep résen tan ts  de cet É ta t  1790, du  Sénat des É ta ts -  
Unis 1793, secrétaire  des finances 1801 à 1814 ; 
envoyé en m ission d ip lom atique en R ussie 1813, négo
c ia teu r du  tra ité  de Gand 1814, m inistre  en France 1816-

1823, am bassadeur ex trao rd ina ire  à  Londres pour la  
négociation d ’un  tra ité  de comm erce 1827. De re to u r 
aux  É ta ts-U n is , il se re tira  des affaires publiques e t 
se consacra à  des tra v a u x  d ’histoire e t de philologie. 
A u teu r de deux ouvrages su r la  langue des Peaux- 
R ouges. — Voir Encyclopedia Britannica. —  Stevens : A .  
Gallatin, Statesman. —  Adam s : The life o f  A . Gallatin, 
a great peace maker (Jo u rn a l du fils d ’A. G allatin). —  W. 
R ap p ard  : A . Gallatin, dans Scribners M agazine, 1914.

De nom breux  m em bres de la  famille G allatin  rem pli
re n t des charges publiques à  Genève ou p riren t du service 
à l ’é tranger, su rto u t en F rance. [ M . -Lucile de G a l l a t i n . ]  

G A L L A Y . Fam ille de Saint-M aurice et Massongex, 
originaire de F ribourg , acq u it la bourgeoisie de Saint- 
M aurice en 1745. — M i c h e l ,  n o taire  1720. —  J a c q u e s ,  
syndic de Saint-M aurice 1757, 1770, 1778. —  N i c o l a s ,  
syndic 1773. —  N i c o l a s ,  chanoine de Saint-M aurice, 
chevalier des SS. M aurice et Lazare, no taire  apostolique, 
curé de Saint-M aurice 1808-1844 ; t  1844. —  J é r é m i e ,  
de Massongex, 1845-1904, chanoine de Saint-M aurice, 
d irec teu r du pensionnat 1891-1895, p rieu r claustral 
de 1895 à sa m ort. —  Archives de Saint-M aurice. — 
Écho de Sain t-M aurice  1923. [ J . -B .  B .]

G A L L E N K I R C H  (C. Argovie, D. B rugg. V. D G S ). 
Com. e t Vge. Au X V e s. Gallenkilch. Il a p p a r tin t ju s 
q u ’en 1460 au  grand  bailliage de Schenkenberg, j u r i 
d iction de Thalheim , e t, au  sp irituel, à la paroisse de 
Bôzberg. E n 1460, il passa à  B erne. Au débu t du X V e s., 
G allenkirch donna son nom  à une fam ille de paysans de 
Brugg. —  Voir ob itua ire  de Brugg. —  B ronner : K t. 
A argau. —  Merz : Gemeindewappen. [H. Sch.]

G A L L E R À .  Fam ille noble vaudoise, fixée au x  Clées à 
la fin du X I V e s . A rm oiries : d ’argen t au cep de vigne pam - 
pré de sinopie, fru ité  de gueules, soutenu d ’une colonne 
d ’or. —  1. H u g u e s ,  défenseur des châ teau x  de Sainte- 
Croix e t des Clées p en d an t les guerres de Bourgogne. Il 
d u t se rendre , et les Confédérés le firent décap iter à  Orbe 
le 23 octobre 1475. Un Claude de Gallerà, p robablem ent 
iden tique  au  précéden t é ta it châtela in  de Sainte-Croix 
en 1470. Il fit ce tte  année-là  une incursion aux  Verrières 
avec 30 com pagnons. —  2. G u i l l a u m e ,  châtela in  de 
Lisle e t de Lignerolles, que l ’on identifie à  to r t  avec 
G uillaum e Galley, seigneur de C hantrans, bailli de Vaud 
en 1465 à  1475.—  La fam ille de Gallerà, qui av a it ten u  
de la  m aison de Savoie le péage des Clées e t la  m étralie  
de Rances, les v end it au  gouvernem ent bernois en 1539. 
Elle s ’é te ign it à  L ausanne au X V Ie s. [M. R.]

G A L L E R A T E  ou G A L L A R A T E  ( P A I X  DE) .  
Les négociations en tre  François I er et les Confédérés 
à  R ivoli, Turin  e t Ver ceil concernan t le so rt du duché 
de Milan ab o u tiren t le 8 septem bre 1515, à  G allerate, 
à un  tra ité  de p a ix  e t d ’alliance. E n  v e rtu  de celui-ci 
il é ta it prom is au  duc de Milan, M aximilien Sforza, 
en place de son duché tom bé aux m ains des F rançais, 
celui de N em ours, avec une pension de 12 000 fr., une 
pe tite  tro u p e  e t une princesse française comme épouse ; 
aux  Confédérés le renouvellem ent de la prom esse de 
400 000 couronnes fa ite  pa r le tra ité  de D ijon, et en 
ou tre  300 000 au tres couronnes pour leurs frais de cam 
pagne. M oyennant une som m e égale, ils devaien t enfin 
céder à la F rance to u te s  leurs conquêtes dans le Mi
lanais, sauf Bellinzone. Ce tra ité  a ssu ra it au  roi de France 
le nom bre voulu de m ercenaires suisses pour défendre 
son te rrito ire  y  com pris Milan, A sti et Gênes, sauf 
p en d an t les guerres que pou rra ien t avo ir les Confédérés. 
Chaque can ton  reçevait une pension annuelle de 2000 fr. 
Le roi p ro m e tta it aux  Confédérés des troupes de secours 
et des canons pour leurs propres guerres, le to u t à  ses 
frais ; il leu r confirm ait égalem ent leurs privilèges com 
m erciaux  dans le duché de Milan. Les anciennes al
liances avec le pape, l ’em pereur, l ’A utriche, la  Savoie, le 
W urtem berg , le M ontferra t e t la m aison des Médicis 
é ta ien t réservées m ais non celle avec l ’Espagne. La 
conclusion du tra ité  de G allerate av a it pour cause la 
désunion ex is tan t p a rm i les Confédérés. Alors que les 
troupes des cantons de l ’Ouest, favorables à  la  F rance, 
et prê tes à se re tire r  su r D om o-d’Ossola, le signaient 
avec l ’app ro b atio n  de leurs gouvernem ents e t re n tra ien t 
dans leurs foyers, les p e tits  cantons, m enacés de perdre 
la p lu p art de leurs conquêtes, s ’y  opposaient. Le cardi-
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nal Schiner p roposa  le re je t  du tra ité , le rappel des 
négociateurs de G allerate  e t la  m arche sur Milan où 
les a tte n d a it  le duc égalem ent m éco n ten t de l ’affaire. 
L ’issue de la  b a ta ille  de M arignan, provoquée le 13 
sep tem bre p a r le card inal, m it fin au x  divisions des 
Confédérés e t re n d it aussi illusoire le t r a ité  de G allerate. 
A près plus d ’une année de tra c ta tio n s  m ilita ires et 
d ip lom atiques, il fu t  enfin rem placé, le 29 novem bre 
1516, p a r  la  P a ix  perpétuelle signée p a r  tous les Con
fédérés e t la  F ran ce. L ’alliance conclue plus ta rd  à 
Genève su r la  base du tra ité  de G allerate p a r l ’e n tre 
m ise du duc de Savoie Charles I I I ,  ne p u t ê tre  mise 
su r p ied  que le 5 m ai 1521, avec des s tip u la tio n s quel
que peu m odifiées, e t tou tefo is sans la  p a r tic ip a tio n  de 
Z urich, qui re s ta  sourd  à  to u te s  les prom esses. •— Voir 
D ierauer I I .  —  W ilh. Gisi : Der A n te il der E idgen. 
an der europ. P olitik  1512-1510. —  P. v . Cleric : Der 
K a m p f zwischen den E idgen. und  K ön ig  F ranz I .  um  
M ailand  lô lô ,  dans Schweiz. M onatsschrift fü r  Offiziere 
aller W affen  1905, cahiers 10-12. IG illa rdon .]

G A L L E S I U S .  Fam ille patric ienne  de Sion, don t 
le nom  allem and est Gallesy, Galeis. —  J e a n , grand 
châte la in  du d ixain  1421, 1428-1432, vice-bailli 1435, 
bourgm estre  1442. —  F u rre r . — G rem aud. [J.-B. B.] 

G A L L E T .  Fam ille  genevoise, bourgeoise dès 1466, 
qui a  donné plusieurs orfèvres cités dans S K L .  —  Une 
branche fixée à  L a C haux-de-Fonds à la  fin du X V II Ie s. 
s ’est occupée de la  fab rica tio n  d ’horlogerie. N euchâte- 
loise en 1889. A rm oiries : d ’azu r au  chevron d ’or ac
com pagné en po in te  d ’un  coq du  m êm e. —  1. L é o n , 
* 1832, f  9 m ai 1899 à N ew -Y ork, fab rican t d ’horlogerie, 
dépu té  au  G rand Conseil, m em bre des au to rité s  de 
La C haux-de-Fonds, p résid en t de la  Société des am is 
des a rts , b ien fa iteu r du  m usée de L a  C haux-de-Fonds. 
A légué 25 000 fr. p o u r la  co n stru c tio n  d ’un  m usée et 
18 000 fr. à  des œ uvres de b ienfaisance. —  2. L o u is , 
fils du  n° 1, * 16 novem bre  1873, a rtis te -p e in tre  et 
s c u lp te u r .— S K L .  [L. M.]

G A L L E T T I  ou C A L E T T I .  Fam ille  d ’Origlio don t 
les armoiries so n t : u n  a rb re  m o u v an t d ’une cham pagne, 
accosté d ’un  coq e t de tro is p ins. É m au x  inconnus. — 
G u g l i e l m o , n o ta ire  im périal p o u r L ugano e t sa vallée 
en 1514. —  U n  G a lle tti  é ta it m em bre du gouvernem ent 
provisoire de L ugano en 1798. —  A H S  1918. —  F e 
rn e tta  : Come il T icino. —  A S H R .  [C. T . ]

G A L L E Y .  Fam illes de F ribourg , V alais et V aud.
A . C a n t o n  de F r i b o u r g .  Nom de fam ille rép andu jen  

p a rticu lie r dans les d is tric ts  de la 
S arine  et de la  Glâne. Une fam ille 
Galley est aussi originaire de M orat 
où  elle existe  encore. P lusieurs de ses 
m em bres occupèren t des fonctions 
officielles aux  X V Ie, X V IIe e t X V I I I e s. 
A rm oiries : de gueules à  une croix 
la tin e  d ’or, le pied  term iné  de deux 
triang les vidés du m êm e (versés), 
accostés e t s ’en tre to u ch an t ; le to u t  
accom pagné de 3 étoiles d ’a rg en t à 

six ra is, 2 en chef e t une en po in te  (voir E ngel
h a rd  : Chronik v. M urten , p. 347 e t p lanche hors 
tex te ). L a fam ille patric ienne  de F ribourg  fu t  reçue 
dans la  bourgeoisie de cette  ville en 1595. Elle a  donné 
un  chanoine de Saint-N icolas, un aum ônier au  service 
de Naples e t deux officiers au  service de F rance. A rm oi
ries : coupé d ’azu r à  la  croix la tin e  d ’or, accostée de 
deux étoiles du  m êm e, et de gueules au  chevron d ’or, la 
croix e t le chevron réunis. A cette  fam ille a p p artie n n e n t : 
—  1. J o s t ,  reçu  bourgeois de Fribourg  le 7 ju ille t 1595, 
m a ître  de la  G rande Confrérie 1593, du Conseil des 
D eux-C ents 1588, des Soixante 1592, bailli de Bosson- 
nens 1600-1605, b an n ere t 1609. —  ,2. H a n s ,  fils du 
n °  1, des D eux-C ents 1650, f  1669. —  3. J a c q u e s ,  
orfèvre, d irec teur de la  M onnaie ; exécu ta  en 1735 une 
lam pe en a rgen t pour la  chapelle de L orette  à  Fribourg , 
t  3 février 1775. —  4. B o n i f a c e ,  descendant du n° 1, 
1817-1885, fonda à  F ribourg  l ’im prim erie Galley ; édi
te u r  du  Journal de Fribourg  don t il fu t l ’un  des ré 
d acteu rs . —  5. A r t h u r ,  fils du n° 4, 1846-1917, m aître- 
im prim eur, conseiller com m unal de la ville de F ribourg  
1895-1903, chargé du service de l ’É dilité , il s ’occupa de

la  construction  de la  nouvelle ro u te  des Alpes à F r i
bourg , p résid en t de la  com m ission de l ’in té rieu r de 
l ’H ô p ita l bourgeoisial, p résiden t à p lusieurs reprises 
du  cercle du  com m erce. — 6. L é o n ,  fils du  n° 4, 
1848-1922, professeur de g y m nastique  à F ribourg  de 
1872 à  1877 e t de 1887 à  1922, à  R eim s e t à A rras de 
1877 à  1887, co llabora teu r de plusieurs organes de 
g y m nastique  de Suisse et de F rance, a u te u r  d ’un  
Traité d’escrime pratique  1877. —  7. A l p h o n s e ,  * 1852, 
professeur 'de m usique aux  écoles p rim aires e t secon
daires de la  ville de F ribourg , m aître  de chapelle à  la  
collégiale de Saint-N icolas, d irec teu r de la  société de 
c h an t de la ville, com posa diverses can ta tes  et pièces 
de m usique. —  Voir LL. —  L L H . ■— S K L .  —  É tr. frib . 
1918, 1923. —  L ’Indépendant du 19 ao û t 1922. -— A rchi
ves com m unales de Fribourg  : R egistres de bourgeoi
sies. —  A rchives d ’É ta t  de F ribourg  : Généalogies de 
D aguet e t C orpataux  et registres des bourgeois ; 
C hronique B lanc, p . 116. [G. C o r p a t a u x . ]

B. C a n t o n  d e  V a u d .  —  J u l e s ,  de Gollion (Vaud) 1841- 
1909, p a s teu r à  O rm ont-B essus, à  L a C haux-de-Fonds, à 
P o rre n tru y , à B ulle t ; a u te u r  d ’é tudes h isto riques et 
t ra d u c te u r  français du Trésor de la cathédrale de L a u 
sanne  de J .  S tam m ler. [M. R.]

C. C a n t o n  d u  V a l a i s .  Fam ille  bourgeoise de Mon- 
th ey . ■— B a r t h é l é m y ,  n o ta ire , dernier châ te la in  de 
M onthey  1779-1790. [Ta.]

G A L L I .  Fam illes des cantons de Berne et du  Tessin.
A .C a n t o n  d e  B e r n e .  I. GALLI, G a l d i .  Fam ille é te in te  

de la  ville de B erne. P e t e r  fu t reçu  bourgeois 1518. — 
A rm oiries : d ’azu r à  une  anille d ’a rg en t accom pagnée 
en chef d ’une étoile d ’or e t en p o in te  de tro is  cou- 
peaux  de sinopie. —  1. G a l l u s ,  grand  sau tie r 1566, du 
P e tit  Conseil 1569, gouverneur de Königsfelden 1571, 
f  en ce lieu 1575. —  2. G a l l u s ,  bailli de T horberg  1567. 
—  3. P e t e r ,  fils du n° 2, du P e tit Conseil 1584 et 1591, 
av o y er de B erthoud  1585, ad m in is tra teu r du chap itre  
de Zofmgue 1595, f  1600. —  4. J o h a n n e s ,  bailli de 
Thorberg  1587, t  1613. —  5. P e t e r m a n n ,  fils du 
n° 3, am m ann  de l ’hôtel de ville 1619, bailli de L an d sh u t 
1622. —  G rüner : Genealogien (m us. Bibl. de la  ville de 
Berne).

II . Une fam ille de la cam pagne, peu nom breuse, 
existe encore actuellem en t. —  U n ,  d ’Eggiw il, m em bre 
du Consistoire, fu t p endu  le 25 octobre (4 novem bre) 
1653 comm e m eneur dans la Guerre des paysans. Son ca
davre  fu t dépendu en m ai 1654 e t pendu  une seconde fois 
à  des chaînes. —  L L . —  B T  I I ,  1904, p . 136. —  B iblioth. 
de la  ville de Berne : m ns. H . H . V I, 80, p . 119. [L. S.]

B. C a n t o n  d u  T e s s i n .  G a l l i, Ga l l o , d e  G a l is . Nom 
de différentes fam illes du Tessin. F r a n c e sc o  di Azone  
de Galleis, chanoine de M endrisio en 1331. D o m in ic u s , 
de V ira-G am barogno, tém oin  lors de la  d é lim ita tion  des 
fron tières su r le M onte Ceneri en tre  les tro is ju rid ic tions 
de Bellinzone, L ocam o e t Lugano en 1367. Les Galli 
son t m entionnés à  Bellinzone en 1478 ; à  L ugano vers 
la  fin du  X V IIe s. A rm oiries  des Galli du  G am barogno : 
coupé d ’azu r à  un  coq d ’or p assan t, et fascé de gueules 
e t de sinopie de tro is  pièces, à  une b a rre  de gueules 
b ro ch an t (v a rian te). —  1. G iu s e p p e , p rê tre , de la  ré 
gion de L ocam o, D r theo l., m em bre de l ’académ ie des 
Ifeliom achi 1766. —  2 . M ic h e l e , * 10 novem bre 
1754, f  17 m ars 1843 à Locarno. D éputé  au  G rand 
Conseil 1803-1808 et 1813-1815, juge au  tr ib u n a l can 
to n al 1836. —  3. M a t t e o , avo ca t e t no ta ire  de Lo
cam o, * le 11 m ars 1783, t  le  30 novem bre 1843. 
D éputé  au  G rand Conseil 1813-1815, com m issaire 
(préfet) du gouvernem ent à  L ocam o 1824 ; juge  
sup p léan t du tr ib u n a l can tonal 1827 ; m em bre du d it 
trib u n a l 1830. —  4. D o m e n ic o , avo ca t e t n o taire , de 
Locarno, * 1790, t  3 février 1856. Bon ju ris te , il colla
bora  à l ’é laboration  des codes tessinois et des p rinci
pales lois ; dépu té  au  G rand Conseil 1827-1839 et 
1841-1856, présiden t en 1831, dépu té  à  la  D iète 1833, 
dépu té  au  Conseil des É ta ts  1851, conseiller d ’É ta t  1839- 
1848. Il p rit p a r t  à  la  réform e constitu tionnelle  de 1830 ; 
en 1834, il est, avec L uvini e t F ranscin i, à la  tê te  du 
p a r ti  rad ical qui s’é ta it form é à la su ite  de la  scission 
p a rm i les réform istes de 1830. Chef du p a r ti rad ical à  la  
révo lu tion  et m em bre du gouvernem ent provisoire
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1839. —  5. Gi u s e p p e , m édecin, de Lugano, * 19 m ars 
1817, f  16 avril 1883. Médecin particu lier de Mazzini 
e t de B akounine p en d an t le séjour que ces personnages 
firen t à  L ugano. —  6. G i o v a n n i , ingénieur, du  Gam- 
barogno, * 1855, t  24 m ai 1920 à  Lugano. Ingénieur 
can tonal, dépu té  au  G rand Conseil tessinois, vice- 
syndic de Lugano 1904-1908. Il trav a illa  à  la  construc
tio n  des lignes du G othard  e t de Parm e-G ênes. Dirigea 
la  R ivista  tecnica. —  7. G i u s e p p e , m édecin, de Lugano,
* 16 ju in  1882. Un des fo ndateu rs de la Croce verde 
de L ug an o . Depuis 1910 m édecin de la  ville. —  A H S  
1914 et 1916. —  JBStor. 1915. —  DSC. —  D o tta  : I T i
c in e s i.—  P o m e tta  : Come il T ic in o .—  Educatore 1920. 
—  Baroffio : Storia del C. T icino. —  R esp in i-T artin i : St. 
politica del C. Ticino . —  R enseignem ents privés. [C. T.]

G A L L I - V A L E R I O ,  B R U N O , de Sondrio (Italie),
* à  Lecco (Italie) le 4 av ril 1867, D r m ed. e t vétérinaire, 
professeur ex trao rd in a ire  1897, puis professeur ordi
naire  de bactériologie et d ’hygiène à  l ’un iversité  de 
L ausanne 1904. B actériologue ém inent, a  publié  près 
de 250 études scientifiques su r les parasites , les épi
dém ies, les germ es de l ’air, etc ., dans des revues de 
Suisse, d ’Ita lie  e t d ’A llem agne. Son M anuel pour la 
lutte contre les moustiques a  été  t ra d u it  en russe. [M. R.]

G A L L I A R D .  Fam ille originaire de La V alette  en 
V ivarais, réfugiée en Suisse pour cause de religion, 
acq u it en ao û t 1699 la  bourgeoisie de Tolochenaz 
(Vaud) e t en 1763 celle de N yon. —  1. E d o u a r d , 
t  1835, avocat, dépu té  de Nyon au  G rand Conseil, 
juge au  T ribunal d ’appel 1831-1835. —  2. J e a n - 
L o u i s , * 17 février 1813 à Nyon, f  24 sep t. 1899 à 
Lausanne. M aître au  collège can tonal de L ausanne
1838-1845, d irec teu r 1845-1846. E n 1847, il fonda 
à L ausanne, avec ses collègues Louis G arrard e t Georges 
M eylan, un  collège libre à  base évangélique, don t il 
conserva la  d irection ju sq u ’en 1890 et qui a  ferm é ses 
p o rtes en 1898. J .-L . G alliard a écrit une no tice  bio
g raph ique  sur son am i U rbain  Olivier et a  rédigé de 
1841 à 1858 les Lectures pour les enfants. —■ Voir Le 
Collège Galliard et son fondateur. [G.-A. B.]

G A L L I C 1 U S ,  P h i l ip p ,  d ’Ardez, * 4 février 1504 
à  P u n tw ila  près de Täufers, fils d ’A dam  Saluz. Il se

M a i s o n  n a t a l e  d e  P h i l i p p  G a l l i c i u s  d a t a n t  d e  15 00 .

fit appeler Gallicius du  nom  de fam ille de sa m ère, 
une Gallas de Camogask. Chapelain de son grand-oncle 
le doyen B ursella à Camogask 1524; il penchait dé jà  
vers la  R éform e, to u t  en d isan t tou jo u rs  la messe. 
Il rep résen ta  en jan v ie r 1526, avec Com ander, la  nou
velle confession au  colloque religieux d ’Ilanz, e t fu t 
b ien tô t chassé de Cam ogask pour ce fa it, m ais fu t 
relevé de sa peine en m ai déjà  pa r les A rticles d ’Ilanz. 
D evenu curé de L avin , il acq u it ce village à la  Réform e 
en 1529 ainsi que G uarda, m ais son m ariage l ’obligea 
à fu ir. P a s teu r à  Langwies ju sq u ’en 1531, à  Scharans 
1531-1537, à  Malans 1537-1540, à  L avin 1540-1542, 
m aître  à l ’école Nicolai à  Coire 1542-1544, p a steu r de 
L avin  1544-1550, à S t. R egula de Coire de 1550 à 
sa m o rt, 7 ju in  1566. Comme à Ilanz, il défendit h a 
b ilem ent la  nouvelle foi au  prem ier colloque religieux

' de Sus en 1537 , co m b a ttit  au m êm e lieu, en 1 5 4 4 , les 
an ab ap tis te s  e t é tab lit en 1552  le p ro je t de la Con
fessio raetica, adop tée  l ’année su ivan te  pa r le synode 
avec l ’a ssen tim en t de B ullinger. Avec l ’appui du cap i
ta in e  Jo h a n n  T ravers, de Zuoz, il gagna ce village e t 
d ’au tres com m unes de la  H aute-E ngad ine  à la  R éform e. 
Il fu t  l ’adversaire  de Vergerius et trav a illa  énergique
m ent à  ra tta c h e r  les com m unes réform ées des pays 
su je ts des Grisons à  l ’église nationale . Il fu t chargé 
p a r le synode d ’in te rv en ir en son nom  dans l ’affaire 
de l ’a n ab ap tis te  Cam illas R enatus à C hiavenna. —  
Voir L eonhardi : P h ilip p  Gallicius. —  Schiess : P hi
lipp  Gallicius. —  Le m êm e dans QSG, 2 3 , p. X IX . —  
K ind dans Zeitschr.f. hist. Theol. 18 6 8 , I I I e cahier. — E. 
Camenisch: B ü n d n . Re formations gesch. — Le m êm e : Con
fessio Raetica  dans J H G  G 1 9 1 3 . — A D R . [ J  - R .  T r u o o .J 

G A L L I K E R  (d it G r a g g ) .  Fam ille  des environs de 
B erom ünster (Lucerne), citée dès le X IV e s. Arm oiries : 
d ’or à  la m arque de m aison de sable, accom pagnée de 
deux étoiles de gueules à  6  ra is. —  1. P e t e r ,  sau tie r du 
bailliage de Gunzwil 14 6 4 , fonctionnaire  du  chap itre  de 
B erom ünster 1 4 9 5 , du, Conseil e t du  trib u n a l de cet 
endro it. —  E sterm an n  : H eim alk. von Neudorf, p. 4 1 8 .
—  Le m êm e : H eim atk. von P fäfßkon, p. 2 9 . [P.-X. W.] 

GA LL 1 N.  Fam illes de Mons e t de Brienz (Grisons).
—  F ra n z -D am ian , D r theo l. e t p ro tono ta ire  apos
to lique, * 1 6 9 3 , curé en divers endroits de 172 2  à 1 7 6 2 . 
t  1 7 6 3 . Il déploya une grande activ ité  dans les le ttres 
rom anches. A u teu r de Evangelis et epistolas, 1 737  ; 
Formular de cantar las viaspras, 1 7 3 9 , etc. Sa biblio
thèque , la plus riche de to u tes celles des ecclésiastiques 
des Grisons, est conservée dans sa m aison à Mons. [J. S.j

G A L L I N E .  Fam ille originaire de Courteville en 
P iém ont, reçue à l ’h a b ita tio n  genevoise en 1 5 8 5 , b o u r
geoise en 1 6 1 7 . Elle nonna de nom breux  m ag istra ts pen
d a n t deux siècles et, pa r des b ranches établies en 
France dès le X V II Ie s., de sconsuls e t vice-consuls de 
Suisse à  L yon. Le S K L  ne cite pas m oins de cinq orfè
vres e t lapidaires de cette  fam ille. —  Arch, de Genève.
—  Sordet : Diet, des familles genevoises. [C. R . ]  

G A L L I Z I A N .  Fam ille de fabrican ts de pap ier à
Bâle. A rm oiries : d ’azur à  une m arque de m aison d ’or. 
Les fondateu rs fu ren t A n t o n  et M i c h e l ,  frères, de 
Casella en P iém ont, bourgeois de Bâle le 2 8  septem bre 
14 5 7 . L eur en treprise, sise au S t. A lban tal, surpassa 
b ien tô t celle de la  fam ille H albisen e t dev in t p a r la su ite  
la plus im p o rtan te  fabrique de Bâle. Le plus énergique 
et a c tif  rep ré sen tan t de la fam ille fu t : —  H a n s ,  fils de 
Michel, de la  corporation  du Safran (fabrican ts de p a 
pier), fonctionnaire  au x  finances de la ville 1 5 0 3 , t ré 
sorier 15 1 0 , prévôt de la  co rporation  du  Safran 1 5 1 2 , 
plusieurs fois député  de Bâle à  la D iète, l ’un  des chefs du 
p a rti français. Son a tt i tu d e  à l ’égard de la France fu t 
cause de sa chu te  ; a y an t accepté, m algré l ’in te rd ic tio n  
une pension du roi F ra n 
çois I er, il d u t q u itte r  Bâle 
et fu ir à Soleure. Le Con
seil confisqua ses biens 
Les Gallizian d isparu ren t 
dès lors de l ’histoire 
bâloise ; leu r exp loitation  
fu t reprise pa r Georg D ürr 
de R eutlingen, beau-fils 
de H ans. —  Voir Tr.
Geering : Handel u. Indu
strie der Stadt Basel. —  E.
Schweizer : Die Lehen u.
Gewerbe am St. A lbanteich, 
dans B Z  X X I. — Friedr. 
v .H össle : Die alten Papier
mühlen der Schweiz, dans 
Zentralbl. fü r P apierindu
strie, 1 9 2 3 .— W B . [P. Ito.]

G A L L M A N N .  Vieille 
fam ille d ’Æ ugst (Zurich) 
où elle est citée dès 1422  
et d ’où elle s ’est répandue 
dans to u te  la p a rtie  m érid ionale  du d istric t d ’Affol- 
te rn . Elle est originaire de la  con trée  de Zoug. Son 
nom  dérive du prénom  Gallus. Le m eunier R u d o l f

T m b e r t  G a l l o i x .
D ’a p r è s  u n e  l i t h o g r a p h i e  d ’É  l i e  

B o v e t .  ( G u i! .  M a i l l a r t . )
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G allm ann, de W eissenbach, ach e ta  à  l ’évêque de Cons
tan ce  en 1526, avec deux  au tres  h a b ita n ts  de M ett- 
m en s te tte n , la colla tion  de M ettm en ste tten  e t de 
M aschw anden e t les d ro its  de dîm es de la  région pour 
3020 fl. —  Voir docum en t de Cappel n° 604 (Arch. 
d ’État. de Z urich). [J. Frick.J

G A L L O ,  de.  Voir C a b a lz a r .
G A L L O I X ,  Jacques -  Tmbert,  1807 - 1828, d ’une 

fam ille originaire de B ussy en Bourgogne, arrivée à 
G enève au  com m encem ent du X V II Ie s. Ses prem iers 
vers : La N u it du 12 décembre, 1825 ; M éditations lyri
ques, 1826, n ’a y a n t  pas eu à  Genève le succès q u ’il espé
ra it ,  Galloix p a r ti t  p o u r Paris à la fin de 1826. D énué de 
ressources, il n ’y tro u v a  que désillusions m algré la 
sy m p a th ie  q u ’il re n co n tra  auprès de V ictor H ugo, de 
N odier e t d ’au tres hom m es de le ttre s  du cénacle ro m an 
tiq u e , don t il fit connaissance et qui l ’a id è ren t discrè
te m e n t. V ictor Hugo lui a  consacré une page ém ue dans 
Littérature et Philosophie mêlées. Les œ uvres poétiques 
de Galloix, publiées à  Genève en 1834 sous le t i t r e  de 
Poésies, p ro m etta ien t un  vrai poè te . [ E . - L .  B u r n e t . ]  

G A L L O N .  Fam ille neuchâte lo ise, de Savagnier, où 
elle est m entionnée dès 1400. —  1. Ami, n o ta ire , m aire 
de La Sagne en 1533, du  L o d e  en 1544, 1 5 4 5 .—  2. 
G u i l l a u m e , curé de D om bresson de 1508 à  l ’in tro 
duction  de la  R éform e 1531, chanoine de S a in t-Im ier 
en  1528. —  A. P iaget : Doc. sur la Réform ation  1. —-
Arch, de l ’É ta t  N euchâtel. [L. M.]

G A L L O P I N ,  É t i e n n e , de L yon, p rév ô t de la  ca
th éd ra le  de L ausanne de 1375 à 1394, jo u a  u n  certa in  
rôle dans les affaires po litiques de cette  ville. —  R ay
m ond : D ignitaires. [M. R.]

G A L L O T .  Vieille fam ille bourgeoise de N euchâtel.
Arm oiries : de sable à  l ’ancre d ’or 
accom pagnée de deux étoiles du  m ê
m e. Elle a  donné p lusieurs pasteu rs 
et —  1. F e r d in a n d ,  * 1774, f  à  Bâle 
en 1854. M édecin, il s ’adonna  aussi 
à la  m usique e t à  la  lithographie . 
A u teu r de plusieurs pub lica tions m é
dicales, en tre  au tres  de Nouvelle bi
bliothèque germanique de médecine, 
d ’un  recueil de can tiques, d ’une édi
tion  des Psaumes de D avid e t de 

plusieurs lithographies. —  2. G e o r g e s  - F r é d é r ic ,  
* 8 aoû t 1782 à T ravers, f  28 a o û t 1855 à N euchâ

te l, av o ca t. Secrétaire  de 
ville à  N euchâtel 1813- 
1831, dép u té  a u x  A u
diences générales 1816- 
1830, au  Corps législatif
1838-1848, juge au  T ri
bunal souverain  dès 1833, 
p résiden t 1838 -1848. La 
révo lu tion  de 1848 m it un  
term e  à  son activ ité  pu 
blique. E n  1815, Gallot 
fu t  un  des délégués des 
q u a tre  bourgeoisies a u 
près du  roi de P russe à 
Vienne, puis à Paris, pour 
défendre le p o in t de vue 
de ces dernières lors de 
l ’in s titu tio n  des A udien
ces générales. E n 1831, il 
se fît le défenseur du 
gouvernem ent contre les 
républicains e t p ub lia  à 
cette  occasion une p e tite  
revue, le Neuchâtelois. 

A près 1848, il défendit encore ses 'idées dans une sé
rie  de b rochures, parm i lesquelles Petite chronique 
neuchâteloise, 1850-1853 ; Fraternité républicainq, 1854. 
—  3. P a u l ,  fils du  n°  2, 1820-1893, p asteu r en H ollande, 
en F rance, à  S a in t-Gall 1857, aux  Ê p la tu res  1857-1868, 
à  C hézard-Sain t-M artin  1868-1878. D ernier représen
ta n t  m âle de la  fam ille. —  Voir Biogr. neuch. I . —  
Procès-verbaux des Audiences générales I (In tro d u ctio n ). 
—- A. P iaget : H ist, de la Révolution neuch. I I I .  — 
Q uartie r-la -T en te  : Familles bourgeoises. [L. M.]

G ALM WALD

G A L L U S  II.  Abbé de S a in t-Gall. Voir A l t . 
G A L L U S S E R . Fam ille  du R h e in ta l saint-gallois, 

en tre  au tres  de B ernegg où p lusieurs de ses m em bres 
re v ê tire n t des charges com m unales dès 1581. —  
J o a c h i m ,  am m ann  de B ernegg 1882-1909, dépu té  au  
G rand Conseil, p résid en t du tr ib u n a l du  d is tric t du 
B as-R h e in ta l ; f  20 sep tem bre  1912. —  Voir Gôldi : 
H o f B ernang. —  St. Galler N bl. 1913, p . 43. [Bu] 

GALIV1IZ (C. F ribourg , D . G ruyère). Nom allem and 
de C harm ey. Voir ce nom .

G ALIVI IZ (franç. CHARME Y) (C. Fribourg , D. Lac. V. 
D G S ) .  Vge e t Com. situé sur l ’ancienne ro u te  rom aine 

d o n t on vo it encore les restes le long 
de la ligne de chem in de fer M orat - 
Lyss ( Heidenweg ) ; il ren fe rm ait a u 
trefois des débris de tu iles e t de m a
çonnerie rom aine dans la  p a rtie  Sud. 
Arm oiries : de gueules à  la roue d ’or. 
Une chapelle ex ista  ju sq u ’à la R é
form e dans le q u a rtie r  appelé Tsap- 
pelen (Chapelle). Galmiz passa en
1475, avec M orat, sous la dom ination  
de Berne et de F ribourg . A utrefois

français et fa isan t p a rtie  de la  paroisse française de
M orat, le village, p a r su ite  de l ’im m igration  de familles 
allem andes, d ev in t com plètem ent allem and. L ’école 
fondée en 1679 é ta it encore française  ; m ais dé jà  en 
1683, une bonne p a rtie  des h a b ita n ts  sollicita de Berne 
sa tran sfo rm atio n  en école allem ande. Elle n ’eu t gain 
de cause q u ’en 1725, après avoir ob tenu  en 1713 l ’é ta 
b lissem ent d ’une classe allem ande parallèle  à  la classe 
française.

Lors des guerres de Bourgogne, le village fu t ravagé 
pa r les Bourguignons. E n 1798, lors de l ’invasion
française, le village fu t rançonné pour 300 couronnes, 
parce q u ’un  bourgeois a v a it tiré  su r la  tro u p e .

Le te rrito ire  actuel de la  com m une ne fu t  délim ité 
q u ’en 18 7 0 , lors de la  ré p a rtitio n  du G rand M arais 
en tre  les com m unes riveraines décrétée p a r le G rand 
Conseil. — E ngelhard  : Chronik des M urtenbiets. —  F G . 
—  Merz : Die Landschulen des M urtenbiets. [ R .  M e r z .]

GALIV1TON , v o n . Fam ille de m in isté riaux  des H abs- 
bourg-L aufenbourg  e t des W olhusen, bourgeoise de 
L aufenbourg , de Sem pach et de Lucerne. Arm oiries : 
d ’azur à  deux poissons d ’arg en t en fasce l ’un  sur l ’au tre . 
M aag et B ra n d s te tte r  fo n t dériver ce nom  de G alm et 
près Grosswangen (Lucerne) e t Merz de G alten près 
Gansingen (D . L aufenbourg, G. A rgov ie).—  1. K o n r a d , 
tém o in  à  Bâle en 1 2 5 6 . —  2 . R u d o l f , m in isté ria l des 
H ab sb o u rg  à Sem pach 1 2 7 1 . —  3 . U l r i c h , avoyer de 
Sem pach 1 3 1 1 , délégué auprès de M ülnheim  à  S trasbourg  
pour la d e tte  des sep t villes argoviennes, qui d é tenaien t 
G ebistorf de l ’A utriche à  t itre  de gage hypothécaire  
1 3 1 5 , chevalier 1 3 2 0 , possédait des biens à Sem pach 
e t à  In terlak en . —  4 . P a n t a l e o n , fils du n° 3, environ 
1 3 3 5 -1 3 8 0 , écuyer, bourgeois de Sem pach e t dès 13 7 9  
de Lucerne, p ro p rié ta ire  de la  dim e laïque des W olhusen 
à G rossdietw il. —  5 . J o h a n n , env. 1 3 2 6 -1 3 6 1 , bailli de 
Richensee 1 3 4 2 , avoyer de Sem pach 1 3 4 8 . —  6 . C a e - 
c i l ia , sous-prieure de N euenkirch  1 3 7 6 . —  7 . J o h a n n  
G alm atte r, aum ônier du  couven t de bénédictins de 
Lucerne en 1 3 4 9 . —• Voir Merz : Burgen und  W ehr
bauten I, 196, avec arm oiries e t a rb re  généalogique. — 
Gfr. Reg. —  B ölsterli : Heim atkunde von Sempach. — 
Habsburg. Urbar. —  F R B .  [P.-X. W.]

G A L M W A L D  ( F o r ê t  DU G a l m ) (C. Fribourg ,
D . Lac. V. D G S). F o rê t qui p o rta it p rim itiv em en t le 
nom  de Chaux  et a p p a rten a it aux  com tes de R om ont 
A près les guerres de Bourgogne, elle échu t a u x  deux 
can tons j_de B erne e t de F ribourg . Mais les com tes et 
ducs de Savoie, suzerains des R om ont, av a ien t con
cédé au x  com m unes de Salvagny, J  entes, L iebistorf, 
O rm ey et L ourtens le d ro it d ’y  couper du bois e t le 
dro it de parcours. L ’exercice de ces d ro its donna lieu 
à  des abus e t à  des conflits avec les au to rité s  cantonales. 
Les com m unes intéressées à  la  forêt du Galm s’orga
n isèren t en corporation  appelée Ringgemeinde, qui dési
gn a it ses délégués pour négocier avec les rep résen tan ts  
des deux cantons dans des conférences qui se réu n is
sa ien t à  M orat. Sous la R épublique helvétique, le Di-

G e o r g e s - F r é d é r i c  G a l l o t .  
D ’a p r è s  u n e  l i t h o g r a p h i e  d e  

K . - K .  H o u n z i k e r .
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recto ire  déclara  le Galm fo rêt n a tiona le . E n 1803, il 
fu t a ttr ib u é  avec le M oratois au  can ton  de F ribourg  
e t d ev in t fo rêt can tonale . L ’É ta t  de F ribourg  vo u lan t 
supprim er les d ro its des com m unes, celles-ci se défendi
re n t énergiquem ent. Après de longs pourparlers, une 
convention  fu t conclue le 11 m ars 1811. Depuis 1834, 
le Galm  can tonal, d ’une superficie de 225 ha ., form e 
un te rr ito ire  indép en d an t de to u te  com m une et pos
sède un registre  hypothécaire  spécial. — Voir Schneuwly 
e t R aem y : H ist, du Galm dans P lan  d ’aménagement 
du  Galm (m us.). —■ A S H IÌ .  —  Arch, des Corn, lim i
tro p h es du  Galm. [ R .  M e r z . ]

G A L S .  Nom allem and de Chutes. Voir ce nom . 
G A L S T E R .  Fam ille fribourgeoise, qui a donné : 

—  C l a u d e ,  d ’E stavayer-le -G ib loux , *21  décem bre 
1790, t  à. R om ont 2 février 1848. Il en tra  dans l ’ordre 
des capucins en 1808 sous le nom  d 'Ignace  ; gardien 
du  couvent de F ribourg , dé finitene. A publié  une b ro 
chure  po litique  anonym e, im prim ée à Sion en 1828 : 
Une larme tardive versée sur la tombe d’u n  généreux ami 
du  canton de Fribourg. [ R æ m y .]

G A M B A .  Fam ille d ’Arzo. —  1. S t e f a n o ,  scu lp teur, 
fit, en 1740-1742, avec M archesi Francesco de S altrio  
(Ita lie), l ’au te l en m arb re  de la chapelle des m orts dans 
l ’église de Sain t-A nto ine à  Locam o. —  2. P a o l o ,  p rê tre , 
professeur au  lycée de Come ju sq u ’en 1805 et ami 
d ’A lessandro V olta, é ta it un  des m eilleurs o ra teu rs du 
cercle constitu tionnel de Còme en 1798, m em bre de la 
société des sciences, belles-lettres et beau x -a rts  de 
Còme en 1810. —  3. S t e f a n o ,  p rê tre , * 1821, t  1886, 
professeur auTcollège d ’Ascona, puis professeur de droit 
canonique au  "grand sém inaire de Còme, rec teu r du  dit 
sém inaire, chanoine honoraire  de la cathéd ra le , exam i
n a te u r  prosynodal, m em bre de différentes comm issions 
diocésaines. —  B orrani : Ticino Sacro. —  C antò  : Storia 
della città e diocesi di Como. [G. T.]
4 G A M B A C H  ou d e  G A M B A C H .  Fam ille fri
bourgeoise é te in te , anoblie en 1442. Arm oiries : d ’azur 

(ou de gueules) à  tro is cercles d ’a r
gen t. La p lu p a rt de ses m em bres (soit 
les n oa 2, 3, 4, 5, 6) s ’occupèrent de la 
fab rication  et du comm erce des faux  ; 
leurs forges, situées dans le q u artier 
des H ôp itaux , é ta ien t les plus répu tées 
de Fribourg , où cette  branche de l ’in 
dustrie  m étallu rg ique fu t trè s  prospère 
au  X V B s .  —  1. N i c o l a s ,  bourgeois 
de F ribourg  1285, recteu r de l ’H ôpital 
de N otre-D am e 1299. — 2. W i l h e l m ,  

b an n ere t du q u a rtie r des H ô p itau x  1379. — 3. N i c o l a s ,  
d it Niquilli, fils n a tu re l de Jo lian n e t ; b an n ere t des 
H ô p itau x  1392-1395, 1399, 1402-1404, bourgm estre 
1406-1410, recteu r de l ’H ôpital de N otre-D am e 1410- 
1416 ; m em bre du P e tit Conseil 1416, 1419. Il é ta it en 
re la tions com m erciales avec des m archands de Souabe 
qu i lu i fourn issaien t l ’acier et le fer nécessaires à  son 
in d u strie . —  4. W i l h e l m ,  fils du n° 3, b an n ere t des 
H ô p itau x  1413-1418. —  5. C l a u d e ,  fils du n° 3, b anne
re t  des H ô p itau x  1418-1421. —  6. Jean ,  fils du n° 4, 
reco n n u t son dro it de bourgeoisie en 1422 ; b an nere t 
des H ô p itau x  1430-1433, m em bre du P e tit Conseil 
dès 1437, bourgm estre  1438-1441, trésorier 1446-1447. 
E n 1442, il av a it reçu  de Frédéric  I I I  une le ttre  d ’a r
m oiries et de noblesse en récom pense de la  fidélité 
q u ’il av a it tém oignée à  l ’em pire. La politique fribour
geoise le je ta  b ien tô t dans un  p a r ti hostile à  l ’A utriche. 
E n 1449, il fu t déposé, ainsi que ses collègues du P e tit 
Conseil, p a r  le duc A lbert, em prisonné à  F ribourg  
d ’abord , puis relâché avec q u a tre  au tres conseillers, 
grâce à l ’in te rv en tio n  de paren ts  et d ’am is. In terné 
ensu ite  p en d an t un  mois environ à F ribourg-en- 
B risgaa, G am bach recouvra  sa liberté  en p a y an t au 
duc une rançon  de 1300 florins. Le sé jour dans sa 
ville na ta le , où le cap ita ine  au trich ien  T hüring  de 
H allw il e t l ’avoyer D ietrich  de M onstral régnaien t 
en d ic ta teu rs , p a ru t dangereux  à G am bach, qui v in t 
se réfugier à  Payerne, puis à  M orat. Le 1er ju illet 1450, 
les anciens conseillers ennem is de l ’A utriche p lacèren t 
G am bach à  la tê te  de leur p a r ti d ’opposition. Réélu 
m em bre du Conseil en 1450, G am bach ne ta rd a  pas

à devenir le chef du gouvernem ent fribourgeois q u ’il 
p résida, en qualité  d ’avoyer, de 1453 à  1456, de 1460 à  
1462 et de 1465 à  1468. Il m o u ru t en 1474 sans laisser 
de p o sté rité . Je a n  G am bach consen tit de nom breux  
p rê ts d ’a rg en t à  la ville de F ribourg , don t les finances 
é ta ien t très  obérées au  m ilieu du X V e s. ; il fu t le créan
cier com plaisan t de beaucoup de ses concitoyens e t le 
b ienfa iteur de p lusieurs in s titu tio n s  fribourgeoises. Il 
légua la  plus grande p a rtie  de ses biens à  la Confrérie 
du  S a in t-E sp rit e t à  l ’H ô p ita l de N otre-D am e de F ri
bourg. Ce dernier é tab lissem ent dev in t ainsi p rop riétaire  
du dom aine que Je a n  G am bach possédait hors de la 
p o rte  des É tangs, le pré « Je a n  G am bach », qui donna 
son nom  à l ’un  des nouveaux  q u artiers de Fribourg . — 
Voir A m m an : Lettres d’armoiries, dans A H S  1919. — 
Büchi : Freiburgs Bruch. —  B ugniet : Le lim e des prison
niers, édition  J .  G rem aud dans M F  IV. —  Z urich : 
Catalogue des avoyers, dans A F  1918. —  R aem y- 
Fuchs : Chronique fribourgeoise. —  Archives d ’É ta t  
F ribourg  : Reg. not. [J .  N . ]

G A M B A R O ,  J acomo, de Bologne, nonce et 
agen t pontifical des .payem ents auprès des Suisses 
en 1515, co m b a ttit  avec eux au x  côtés de Schiner à 
M arignan. Nonce en Suisse de ju in  1516 à  l ’été  1517, à  
Zurich. Muni d 'in stru c tio n s secrètes, il devait, avec 
F ilonardi, seconder les efforts an ti-français de l ’am b as
sadeur d ’A ngleterre en Suisse e t em pêcher l ’alliance des 
Confédérés avec François I er ; ce fu t en va in . E n  été 
1517, il v ou lu t, contre l ’a ssen tim en t de la  D iète, em 
m ener des troupes suisses, qui fu ren t rappelées pa r 
leurs gouvernem ents. Avec l ’a rgen t des pensions des
tinées au x  Suisses, il re c ru ta  alors, avec Schiner, des 
lansquenets allem ands et des Grisons e t les conduisit 
de Coire en Ita lie . —  Voir C. W irz dans QSG  X V I. —  
A S I, 3, 2 (où il est appelé Gambara). [H. Tr.]

G A M B A R O G N O  ou R I V I E R A  DI G A M B A R O 
G N O  (C. Tessin, D. Locarno). Le cercle du G am baro- 
gno em brasse actuellem ent dix com m unes e t a u ta n t  de 
vicinanze  : Casenzano, Caviano, Contone, Gerra-G am - 
barogno, Indem ini, M agadino, P iazzogna, V airano et 
V ira-G am barogno ; neu f paroisses qui fo rm ent un dé- 
canat à  p a r t  : Caviano, Contone, Gerra, Indem ini, 
M agadino, Piazzogna, S a n t’Abbondio, San Nazaro et 
V ira. Anciennes form es : Gambaronio 1241 ; R iparia  
Gambarogni 1525. E n  1919, on y  découvrit une pierre 
é trusque. Au m oyen âge le Gam barogno com prenait 
deux vicinanze ou com m unes : Gam barogno et In 
dem ini. Le siège de la prem ière é ta it déjà  en 1258 près 
de l ’église de San N azaro ; au jo u rd ’hui cette  localité 
est encore le siège de la  ju stice  de paix . Les deux vici
nanze  fa isaien t p a rtie  de la pieve de Locam o, non seule
m en t au  spirituel, m ais aussi au  civil. Les capitanei de 
Locam o (Orelli, Duni, M agoria et M uralti), ainsi que 
la collégiale de San V ittore  y  av a ien t des droits fonciers. 
La corporation  des nobles de L ocam o possède encore 
au jo u rd ’hui un  reste  des anciens droits sous la form e 
du m onopole du dro it de pêche le long du Gam barogno. 
Le Gam barogno av ait d ro it à un  rep ré sen tan t dans le 
Conseil de la  pieve. Au cours du X V e s., les deux vici
nanze  se dé tach èren t de L ocam o et o b tin ren t une large 
autonom ie, qui leur fu t confirm ée le 9 octobre 1487 par 
le com te Giovanni R usca. Le Gam barogno eu t son podes
ta t ,  une ad m in istra tion  à p a r t, m ais d u t concourir aux 
dépenses pour la défense de Locam o, et d e là  collégiale de 
San V itto re . Après la défaite  de M arignan, et pen d an t 
les négociations de paix  en tre  les Suisses et la  France, 
le Gam barogno fu t m is à  sac à deux reprises p a r les 
Français, qui essayèrent de tous les m oyens pour en
gager les h a b ita n ts  de la  région à s ’un ir au  duché de 
Milan. De 1516 à 1520, les Confédérés n ’eurent que 
de vagues prom esses pour le G am barogno. Sous leu r 
dom ination , ce dern ier conserva son autonom ie to u t 
en a p p a rten a n t au  bailliage de L ocam o. Ses franchises 
fu ren t confirm ées en 1608 e t 1758. Le Gam barogno 
form ait une « com m une séparée », divisée en tro is 
parties em brassan t cinq groupes de localités ou com m u
nes : V ira, San N azaro, Gerra, S a n t’Abbondio e t Inde
m ini. La com m une a v a it  son podesta t, que les Abschiede 

j appellen t ta n tô t  am m ann, ta n tô t  grosser Consul, et 
I son lieu tenan t, qui é ta ien t nom m és tous les deux ans
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à  to u r  de rôle p a r les tro is  p a rties . E lle a v a it son t r i 
bu n a l civil de p rem ière  in stance, form é du p o d esta t, du 
lie u ten a n t e t du  chancelier, avec appel so it au  bailli 
de L ocam o, so it d irec tem en t au  sy n d ica t. E n  m atière  
pénale, la  région re lev a it du  tr ib u n a l du  bailli. Le po
d e s ta t e t son lie u ten a n t p rê ta ie n t serm en t de fidélité 
au  bailli de L ocam o ; com m e juges, ils p rê ta ie n t ser
m en t au  peuple le jo u r des Rois dans l ’église de San 
N azaro . Le G am barogno p a y a it  un  im p ô t de 275 livres 
a u x  can to n s e t p a rtic ip a it aux  frais généraux  du bailliage 
p our un douzièm e. De 1786 à  1798, il fu t  au torisé  à  pe r
cevoir un  d ro it de péage sur le charbon  pour l ’en tre tien  
de ses ro u tes . Le G am barogno p e rd it son autonom ie sous 
la R épub lique  he lvétique. E n 1799, il se donna encore 
u n  tr ib u n a l d ’une durée éphém ère ; les te n ta tiv e s  faites 
en 1803 d ’av o ir un  tr ib u n a l de prem ière instance 
n ’a b o u tiren t pas. Dès lors il ne fu t plus q u ’un  cercle 
de ju s tice  de pa ix . Le 1er m ai 1921, la  p o p u latio n  du 
G am barogno v o ta  à  une forte  m ajo rité  son ra tta c h e 
m en t au  d is tric t de Bcllinzone, m ais ju sq u ’ici (1925) 
ce v o te  n ’a pas reçu  d ’exécu tion . Au sp iritue l, to u t  le 
G am barogno re leva  d ’abord  de la  collégiale de San 
V itto re  de L ocam o. La prem ière église sem ble avoir 
été  bâ tie  à  V ira ; elle est l ’églisc-m ère de to u te s  les 
a u tre s . Peu à peu se co n stitu è ren t les paroisses d ’In- 
dem ini, C ontone, San N azaro (1558), S a n t’ A bbondio 
(1558), G erra (1744), P iazzogna (1837), M agadino 
(1846) e t Caviano (1850). —  Voir Meyer : Die Capi
ta m i von Locam o. —  P o m e tta  : Come il T icino. — 
A S H R .  —  B Stor. 1891, [1892. —  Periodico d. Soc. stor. 
comense I. —  W eiss : Die tessin. Landvogteien. — 
D uetti : Note storiche religiose. ■— Popolo e Libertà, 28 
fév r. 1919 [C. T r e z z i n i . ]

G A M B A Z Z I  ou G  A M B AC O IO.  Fam ille  de No- 
vaggio dé jà  m en tionnée  au  X V e s. E n  1496 un  S i m o n e  
G am bazzi a v a it  le bénéfice de l ’église de San Siro de 
Novaggio. —  1. G i o v a n n i ,  * vers 1574, f  14 m ars 
1662 à L a v a n t . P rê tre  1600, dès 1599 chanoine ré 
gulier de S a in t-A ugustin  à  L av a n t (S tyrie), élu p rév ô t 
de K lag en fu rth  en 1619. E n  1625, il re çu t du  pape 
U rbain  V III ,  p o u r lu i e t ses successeurs, le d ro it de 
p o rte r  la  m itre  ; p rem ier ad m in is tra teu r du diocèse, 
prem ier dépu té  de G arinthie. A Novaggio on conserve 
u n  g ran d  calice en or, q u ’il donna à l ’église de son vil
lage. —  2. A g o s t i n o ,  frère  du p récéden t, chevalier du 
roi de Pologne e t chanoine du duché de C arin th ie. —  
Pagine nostre, IV . —  Popolo e Libertà  du 11 novem bre 
1920. —  BStor. 1891. [C. T.]

G A M B E T T A .  Nom de p lusieurs fam illes d ’In tra -  
gna, trè s  nom breuses à  la  fin du  X V Ie s. Au cours du 
X V I I I e s., des G am b etta  d ’In tra g n a  ém igrèren t à 
Gênes e t à  Savone. Em ilio M otta  a é tabli, d ’après des 
d ocum ents, que l ’hom m e d ’É ta t  français Léon G am 
b e tta  a p p a r te n a it  très  p ro b ab lem en t à  une famille 
d ’In tra g n a  qui s ’é ta b lit en France après avo ir passé 
p a r la  region de Gênes. —  BStor. 1883, p. 41. —  A rm o i
ries : d ’or à  une jam b e  nue de gueules m o u v an t du 
chef e t posée en b a rre  ; au  chef d ’a rg en t sou tenu  d ’une 
tran g le  de sinopie, chargé d ’une pleine lune d ’or bordée 
de gueules e t accostée de deux fleurs de lys du  dernier. 
—  A H S  1918. [C. T.]

G A M B S .  Voir Ga m s .
G A M E L N S T E I N .  Fam ille  de m in isté riaux  des 

com tes de R appersw il, citée dès 1229, d o n t le nom  p a 
ra ît  dériver de celui du ham eau  de G am sten (Com. 
I-Iom brechtikon). —  1. J o h a n n ,  du Conseil de R ap p ers
wil de 1290 à 1319. —  2. I - I e i n b i c h ,  fils du n° 1, recteu r 
de la  léproserie 1334-1335, conseiller 1319-1345. —  3. 
J o h a n n ,  fils du  n° 2, frère  jo h an n ite  à  W âdenswil, 
rédigea le p lus ancien ob itua ire  de l ’église paroissiale 
de R ich te rswil, puis fu t p rieu r de sa 'com m anderie. — 
A rchives de R appersw il. —  UZ. [ S c h n e l l m a n n . ]

G A M E R T I N G E N .  Fam ille  com tale de l ’A llem agne 
du Sud, qui possédait des biens im p o rta n ts  dans les 
Grisons. —■ U l r i c h ,  cité de 1134 à 1156, époux de 
J u d ith , fille de B ertho ld  II  de Zähringen, v end it, avec 
son frère  A dalbert, l ’ensem ble de leurs biens en H au te- 
E ngadine à l ’évêque e t à  l ’église de Coire. —  Ses fils 
U lrich e t C onrad, e t leurs sœ urs, v en d iren t égalem ent 
leu r q u a rt d ’h é ritage , a llan t de Zuoz à Saint-M oritz et à

C elerina. Ils firent, en ou tre, don à  l ’évêque e t à l ’église 
de Coire de leurs possessions à P o n tresina . -— Les trois 
actes re la tifs  à  ces ven tes et dons so n t da tés de 1139 
(1137 ?) ; ils n ’ex is ten t plus en originaux, e t la  form e 
sous laquelle  ils se p ré sen ten t est a tta q u ab le . On ne sa it 
pas encore ce q u ’il y  a  de fondé dans leu r con tenu . —  
S talin  : W ürltem b. Gesch. I, I I .  —  Mohr : Cod. diplom . I, 
n™ 117-119. [c. J.]

G A M M A .  Fam ille d ’Uri e t du Tessin.
A .C an to n  d’U ri.  G a m m a , G a m m e n , G a m m a n . Fam ille 

u ranaise , m entionnée p our la  prem ière fois en 1508, b o u r
geoise d ’A ltdorf, de Bürg]en, d ’E rstfcld , de G esehenen, 
de G urtnellen , de S ch a ttdo rf, de Silenen e t en prem ier 
lieu de W assen. Arm oiries : d ’or au bou q u e tin  de sable. 
—  1. J o s t ,  de W assen, p ro p rié ta ire  à  S ch a ttd o rf  en 
1508, f  à  la  Bicoque en 1522. —  2. J o h a n n , de W assen, 
du Conseil, bailli du  E lenio 1584-1586, délégué deux

fois à  L ucerne en 1589, cap ita ine  en 
F rance  en 1591. — 3. J o h a n n , fils du 
n° 2, du  Conseil, délégué à  Bellinzone, 
Lugano e t L ocam o en 1628 e t en 1635, 
bailli du  E lenio 1638-1640, f  le 17 
décem bre 1667. —• 4. J a k o b , de See- 
dorf, m em bre du  Conseil e t du Conseil 
secret, dép u té  à  la  D iète 1631-1645, 
bailli à Sargans 1649-1651, t  le 17 avril 
1660. -— 5. K a r l - A n t o n , de W assen, 
bailli de la  L éven tine  1712- 1716 et 

1734-1738. —  6. J a k o b - A n t o n , fils du  n" 5, d ’A ltdorf, 
bailli de la  L éventine  1748-1756. —  7. M a r t i n , d ’A lt
dorf, * 1856, fo n d a teu r en 1892 de l ’organe libéral, la  Gott- 
hardpost, e t son réd ac teu r ; ju sq u ’en 1924 réd ac teu r de 
la Schweiz. Schützenzeitung  ; fo n d a teu r de l ’im prim e
rie d ’A ltdorf, conseiller n a tio n a l et conseiller d ’É ta t  
dès 1914, lan dam m ann  1914-1919. —  Voir O bituaires 
d ’A ltdorf, S ch a ttd o rf, Seedorf, W assen e t A ttin g h au - 
sen. —  A rchives d ’É ta t  d ’Uri : R a ts- und G erichts
protokolle . —  A S I, IV et V. — N bl. v. Uri 18, 23, 29. — 
W ym ann : Schlachtjahrzeit. —  Lusser : Leiden und  
Schicksale, 111, 223. —  Le m êm e : Gesch. des K ts 
Uri, 297. — Gisler : Geschichtliches, Sagen und  Le
genden, 94. [J. M., A.]

B. C a n to n  du  T e s s in . —  GASPARE, p e in tre  tessinois, 
1670-1753,élève de Cicognani, se d istingua comm e m inia
tu r is te . Chancelier de la garde à  Bologne. Son fils — 
F r a n c e s c o ,  1 1767, p e in tre , élève de del Sole, se fit re 
m arq u er p a r ses pe in tu res  d ’im ages. —  S e b a s t i a n o ,  frère 
du  p récéden t, 1711-1768, p e in tre , p o rte -d rap eau  de la 
garde à  Bologne. É lève de Dom enico Greti, fit en tre  
au tres  les g ravures de l ’ouvrage de G .-P. Z an o tti : 
Pitture di P . T ibaldi e di N . A bbati, 1756. —  Un G am m a 
de T averne a id a  P ie tro  Rossi à fom en ter les troubles 
du  29 av ril 1799 con tre  les partisan s de la  Cisalpine, 
à Lugano. —  B Stor. 1885. —  A L B K .  —  A nastasi : 
Cenni storici sulla stam pa dei giornali nel Cantone 
Ticino. [C. T.]

G A M M E T E R .  Fam ille de l ’E m m enta l bernois, 
bourgeoise de B erth o u d  dès 1597, qui tire  son nom  du 
ham eau  de G am m enthal près de Sum iswald e t qui se 
nom m ait encore au  X V Ie s. Gammentaler. Arm oiries : 
d 'o r au  cœ ur de gueules. —  Chronique d ’Æ schlim ann 
à la B iblio thèque de B erthoud . —  Friedli : Bärndütsch, 
vol. Lützelflüh. [H. T.]

G A M P E L  (C. Valais, D. Loèche. V. D G S). Com. et 
Vge ; la t. C am pillus ; en 1238 Champilz ; en 1305 Cam- 
p iz  ; e t en 1434 Champilz e t Champez d it superior pour 
le d istinguer de Niedergampel, ham eau  sis à  l ’Ouest, 
don t le nom  populaire actuel est Gampil. Gam pel reçu t 
en 1393, à  t i t r e  de com m une autonom e, sa p a r t  de 
b u tin  de guerre  des biens des seigneurs de la  T our, 
que lu i a tt r ib u a  l ’évêque G uillaum e II  de R arogne. Il 
échangea en 1466 ses d ro its sur les biens des la T our 
hors du L ütschen tal con tre  ceux que le v id o m n at de 
Loèche d é ten a it su r les m êm es à  Lotschen. Le 16 m ai 
1636, Gam pel co n stitu a  une co rporation  paysanne, 
édifia en 1723 sa m aison com m unale, encore utilisée 
de nos jou rs. L ’incendie des 15-16 m ars 1890 d é tru isit 
p resque en tiè rem ent le village. L a concession pour 
l ’exp lo itation  de la  Lonza, accordée pa r l ’É ta t  en 1897, 
donna naissance à une fab rique  de carbure à  Gam pel,



GAMPELEN GANDER 317

qui est devenu un endro it in dustrie l im p o rtan t. Une 
chapelle a  été constru ite  en 14422 et dédiée à  sa in t 
T héodule. Le 28 fév. 1457, le pape Calixte II  accorda aux  
h a b ita n ts  de Gam pel d ’y en tendre  la messe e t au  besoin 
d ’y  recevoir les sacrem ents. Le pape Jules I I I  ordonna le 
11 oct. 1553 à  Leveque de Sion de censurer l ’église-mère 
de Loèche si les h a b ita n ts  de Gam pel é ta ien t encore 
génés dans le libre exercice de leurs droits . L ’église con
s tru ite  en 1626, fu t élevée le 6 déc. 1663, au  rang  de 
paroisse et séparée de Loèche. Les h a b ita n ts  de Gampel 
et de la m ontagne de Jezinen  du ren t payer pour cela 200 
d ucats à  l ’église de Loèche, le 15 avril 1664. La sépara
tion  défin itive d ’avec Loèche eu t lieu en 1789 p a r déci
sion épiscopale ; les dimes des com m unes de B ratsch , 
E nkers, Gam pel et Jezinen  fu ren t rachetées en 1792 
au  prix  d ’ensemble de 1600 couronnes. [L . Mr.]

G A M P E L E N .  Nom allem and de Cham pion. Voir 
ce nom .

G A M P E R .  Fam ille d ’Argovie e t de Zurich.
A. c a n t o n  d ’A r g o v i e .  Fam ille d ’A arau  répandue 

aussi en T hurgovie. Arm oiries : d ’a rgen t à une m arque 
de m aison de sable accom pagnée d ’un G. (varian tes). —  
W o l f g a n g ,  de Seon, s’é tab lit à  A arau au  plus ta rd  en 
1531. —• Un second W o l f g a n g  fu t avoyer d ’A arau en 
1644 ; f  1646. —  J a k o b ,  avoyer 1689-1691. La fam ille 
existe encore. —  Voir D an. R ychner : Genealogie der 
Aaraiierburgergeschl. —  W . Merz : W appenbuch von 
A arau . —  Au su je t du  nom  : S I  2, 310. [H. Sch.]

B. C a n t o n  d e  Z u ric h . Fam ille originaire de Thurgovie, 
bourgeoise de W in te rth o u r dès 1847. —  1. W i l h e l m ,  
20 ju ille t 1842-5 avril 1921, p a steu r à  Aawangen 
1865, p ro rec teu r de l ’école de jeunes filles et de 
l'école norm ale pour jeunes filles de W in te rth o u r 1875, 
pasteu r de la paroisse réform ée de Dresde 1882-1919, 
dépu té  de cette  ville p en d an t quelque tem ps. —  Voir 
Die Schweiz 1921. —  2. G u s t a v ,  fils du  n° 1, * 10 sep
tem bre  1873, à  Trogen, p e in tre  e t poète, élève d ’Her- 
m ann  G attiker, fixé à  Stufels (Grisons). A publié plusieurs 
volum es de poésies, en tre  au tres  : Die Brücke Europas ; 
Bom und Heise. —  Voir D SC . —  A lm anach der literar. 
Vereinigung W ’thur 1918. [L .  F o r r e r .]

G A M P E R T .  Fam ille  de Genève e t de Zurich.
A. C a n t o n  d e  G e n è v e .  Fam ille originaire de L indau, 

reçue à la  bourgeoisie de Genève en 1700. A rm oiries : 
d ’azur au bouquetin  sa illan t ten a n t un  b â to n  sommé d ’un 
cro issant, en tre  les cornes duquel est une étoile, le to u t 
d ’a rg en t. — 1. C h a r l e s - L o u i s ,  1797-1854, fils ad o p tif de 
la dernière rep résen tan te  de cette  fam ille, D r en droit, 
dépu té  au  Conseil rep ré sen ta tif  e t au  Grand Conseil, 
colonel dans les m ilices. —  2. P i e r r e - A d o l p h e ,  
1828-1901, fils du  n° 1, n o taire  e t dépu té  au  Grand 
Conseil.—  3. A l b e r t - H e n r i ,  * 1860, no ta ire , conseiller 
a d m in is tra tif  de la  ville de Genève, m em bre de la  com 
m ission du Code civil suisse, au teu r du p ro je t de loi 
fiscale genevoise 1923. —  B S H G  I I ,  p. 252. —  4. A u 
g u s t e ,  * 1870, fils du n° 2, su ffragan t à Lyon, pasteu r à 
Genève 1898-1916, puis professeur d ’exégèse de l ’Ancien 
T estam en t à la Facu lté  de théologie de l ’Église libre 
de L ausanne. —  Voir Ree. gén. suisse I I I .  —  H eyer : 
L ’Église de Genève. [A. Ch.]

ß ! C a n to n  de Z u rich . —  OTTO ,  D r m ed. et plus ta rd  
pein tre , * 27 octobre 1842 à O ttenbach  (Zurich), où il 
fu t plus ta rd  m édecin e t p résiden t de com m une. Il 
se re n d it à  M unich en 1883 pour é tud ier sous la direc
tio n  d ’O tto Frôlicher, paysag iste  et g rav eu r im p o rtan t, 
à  qui il dédia en 1892 le N bl. der Zürcher Kunstgesell
schaft. Il re n tra  à  Zurich en 1919 e t m o u ru t 8 m ars 
1924. Ses œ uvres se tro u v e n t à  la  Galerie de l ’É ta t  
bavarois à  M unich, aux  m usées de N urem berg, d ’A arau, 
Coire, Claris e t Locam o. — C arl-Théod. Meyer : O. G., 
dans Nbl. der Zürcher Kunstges. 1925. —  N Z Z  1924, 
n os 372 e t 399. — S K L .  [H. Br.]

G A M S  (précédem m ent G a m e s )  (C. Saint-G all, D .  
W erdenberg . V. D G S). Paroisse et Com. po litique. 
E n 835, Campesias ; en 973, Campessias ; en 1210, 
Chames. Au m oyen âge Gams é ta it ra tta c h é  à  la  seigneu
rie de Sax ; vers 1360, il form a une seigneurie à la  suite 
d ’un pa rtag e  de succession. E n 1393, le baron  E berhard  
von Sax, l ’aîné, v en d it pour 12 000 fi. le village de 
Gams, avec le d ro it de pa tronage  et le ch âteau  de Ilohen-

sax a u x  ducs d ’A utriche, de qui son neveu, E b erh ard  
de Sax, le cadet, le re p rit en fief en 1398. E n  1401, les 
ducs d ’A utriche firent don au couvent de Pfâfers du 
dro it de pa tronage  de Gams. Lors des guerres d ’Appen- 
zell, E b erh ard  von Sax se tro u v a  dans une position 
équivoque e t périlleuse, en sa qualité  de feu d ata ire  
au trich ien  de Gams et de p roprié ta ire  de la  seigneurie 
de Sax-Forstegg, qui av a it conclu une alliance avec les 
Appenzellois en 1405. E n  1410, il fit un  tra ité  de paix  
avec Appenzell pour la durée de cinq ans, dans lequel 
Gams é ta it com pris, m ais ce dernier passa  en 1413 déjà 
à K aspar von B onste tten , le gendre du ba ro n  de Sax. 
P en d an t la  guerre de Zurich, des troupes autrich iennes 
occupèrent la  seigneurie de Gams. C’est pourquoi les 
Appenzellois assiégèrent e t dém olirent en 1446 le châ
teau  de H ohensax et son faubourg  Frisch en berg. En 
1496, B eat e t W olf von B o n ste tten  v en d iren t la sei
gneurie de Gams pour 4920 fi. à  Jö rg  e t M atth ias 
von K aste lw art, seigneurs de W erdenberg . Mais les 
h a b ita n ts  de Gams désira ien t cependan t se ra llier à  la 
C onfédération. D éjà lors des guerres de Bourgogne, ils 
ava ien t co m b attu  avec A ndreas Roll von B onste tten  
au  côté des Confédérés, n o tam m en t à  G randson. Ils 
cherchèren t à  faire annuler le m arché conclu avec les 
K aste lw art, e t dem andèren t, le 4 octobre 1496, à la 
D iète de faire  acquisition  de la  seigneurie de Gams. 
Schwvz e t Claris ach etèren t alors, le 16 jan v ie r 1497, 
la seigneurie pour 4920 fi., après que Zurich eu t avancé 
la som m e nécessaire pour cet a ch a t. Le 26 e t le 27 m ars
1499, Gams fu t a tta q u é  à  l ’im proviste p a r des troupes 
souabes e t incendié, en m êm e tem ps que Sax, Salez 
et Sennvvald. Les baillis schwyzois e t glaronnais de la 
seigneurie de Gas ter é ta ien t en m êm e tem ps adm inis
tra teu rs  de Gams. C’est à cette  circonstance q u ’il 
fau t a ttr ib u e r  le fa it que Gams, quoique situé au centre 
d ’un territo ire  p ro tes ta n t, so it resté  catholique. Sous 
la  R épublique helvétique, Gams fu t incorporé au 
can ton  de la L in th , e t en 1803 au can ton  de Saint- 
Gall. Population : en 1860, 1797 hab . ; en 1920, 2126.
—  Voir Z ur Ortsnamenkunde von Gams, dans le 
Werdenberger Anzeiger 1914, n os 13 et 14. —  A. Müller : 
Beiträge zur Heim atkunde von Gams I. — R. Schedler : 
Die Freiherren von Sax  zu Hohensax, dans Si. Galle/- 
Nbl. 1919. [ R .  S c h e d l e r . ]

G A M S E R .  Fam ilie bourgeoise de Coire connue de
puis la  Réform e sous le nom  de Gampser. Elle venait 
à l ’origine de Davos où elle est m entionnée dès 1450 
sous le nom  de Gamsurer. —  H a n s  G am surer fit en 
1490 un don au  couvent des franciscains de Coire. — 
H a n s  Gam pser, le jeune, dev in t en 1528 bourgeois de 
Coire ; J œ r i  en 1532 e t S i m o n  en 1545. —  S i m o n ,  
m em bre du  Conseil 1580, m em bre de la comm ission 
des com ptes et prem ier p révô t de corporation . —  J œ r i ,  
ou Georg, d ’abord  auberg iste  puis ingénieur, bourg 
m estre 1607, bailli de la  ville 1615, de Maienfeld 1617. 
Après 1620, il fu t encore cinq fois bourgm estre e t signa 
en 1629 la loi su r les successions de Coire ; t  de la 
peste la  m êm e année. P a rtisan  de l ’Espagne, hom m e 
de valeur, il d ev in t bourgm estre en des tem ps agités.
—  H a n s - G e o b g ,  du P e tit Conseil de la  ville vers le 
m ilieu du X V IIe s. —  H a n s - L u z i ,  prem ier p rév ô t de 
co rporation  1677-1688. —  J o h a n n ,  bourgm estre  et 
p résiden t de la  ville au X IX e s. —  T h o m a s ,  D r m ed., 
bourgm estre vers 1890. —  Voir Valèr : Gesch. des 
Churer Stadtrates. [ M .  V . ]

G A M S E R .  Voir G a n s e r .
G A N A L ,  J o h a n n ,  chancelier épiscopal de Coire 

1380-1382. Sceau : une aigle contournée. —  A H S  1897, 
p. 27. ' [L. J.]

G A N D E R .  Fam illes des cantons de Berne, U nter- 
wald e t Uri ; dérive du nom  de lieu-dit Gand =  éboulis 
(S I  I I , 336).

A. C an to n  de B e rn e . Fam ille du Gessenay, m en
tionnée en 1324. —  W i l h e l m , châtela in  en 1474 et
1500. —  P e t e r , châtela in  en 1511. —  J o h a n n , châ
tela in  en 1514 e t 1522. —■ Ch r i s t i a n , de Gsteig, chro
n iqueur im p o rtan t, 7 m ars 1759-14 février 1836. 
Arm oiries : p a rti d ’azu r à  deux chevrons d ’argen t et 
de gueules au pal d ’a rgen t à une fasce haussée d ’or à 
senestre b ro chan t. [R .  M .-W .]
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B. C a n t o n  d 'U n t e r w a l d .  Vieille fam ille du Nidwald, 
bourgeoise de B eckenried . L e  fo n d a teu r est H e i n i  1 3 6 8 .
—  B e r c h t o l d  1373. — C l e w i  (N ikolaus) 1402. La 
fam ille a  donné de nom breux  fonctionnaires à sa com 
m une e t au  can to n . [R. D.]

G. C a n t o n  d ’T J r i .  —  H e i n i ,  de 
S ch a ttd o rf, m en tionné  en 1430 
1447, 1469, am m an n  dans la  Lé- 
ven tin e  et délégué à  Bellinzone le 
30 ja n v ie r  1449 ; fu t un  des a rb i
tre s  fédéraux  à C onstance, le 15 
sep tem bre  1458. —  Voir O bituaire  
de S ch a ttd o rf. —  A S  I, II . —  Z S K  
IV , p. 277. —  Gfr. 32, p . 12 ; 14, p.
71 ; 70, p. 289. — N bl. v. Uri 15, p.
8 1  ; 19, p. 68, 70. [J . M., A.]

G A N D E R ,  S a m u e l ,  1839-1914, 
ag ricu lteu r, dépu té , p résid en t du 
tr ib u n a l de G randson de 1884j à 
1903, fo n d a teu r e t p résid en t de 
la société de la  L ibre-pensée vau - 
doise. [M. R.)

G A N D E R .  Voir I N D E R G A N D .
G A N D O N ,  A d o lp h e ,  de Por- 

re n tru y , * 28 ju ille t 1828 à  Nî
m es, f  en m ars 1889, p e in tre  et 
g raveur, élève de D iday, p rofes
seur de dessin à  l ’école can tonale  
de P o rre n tru y . A dessiné de nom 
breux  costum es e t d rap eau x  des 
troupes suisses a u  service de 
F rance, rem arquab les pa r leur 
fidélité ; exposé à  Paris e t à  Ge
nève. Il illu stra  p a r le dessin e t la 
g rav u re  La Suisse historique de 
G aullieur, les éditions de R evilliod 
e t de F ick, n o tam m en t Le levain  
du christianism e, de Jean n e  de Ju s- 
sie, Les actes et gestes merveilleux, 
de A. F rom m ent, e tc . —  S K L .  —
Schw ab : L ’art et les artistes du 
Jura  bernois. —  G rand-C arteret :
H ist, de la caricature... en Suisse.
—  Bellier e t A uv ray  : Diet, des 
artistes de l’école française. —  Ca- 
ta l .  des Musées A riana e t R a th .—
N ational suisse, 21 m ai 1889. [G.A.]

G A N D R I A  (G. Tessin, D. L u
gano. V. D G S ). Com. e t paroisse 
qui p r it  le p a r ti  des Guelfes dans 
leu r lu tte  con tre  les Gibelins à  la 
fin du  X V e s. e t au  com m ence
m en t du X V Ie s. Il sem ble que 
l ’ancien village é ta it s itué au  Nord- 
E st de la  localité  actuelle  ; il en 
reste  encore des vestiges près de 
la  chapelle vo tive . La com m une 
ex is ta it en 1463. G andria  eu t un  
long conflit avec les com m unes 
d ’Albogasio et d ’Oria, alors sou
mises au x  archevêques de Milan, à
propos de frontières e t de p â tu rag es su r la  rive dro ite  
du lac de Lugano. La D iète, l ’a rchevêque e t l ’am 
b assadeur de M ilan, e t m êm e le nonce, fu ren t m êlés à 
ce conflit, qui d u ra  de 1543 à 1659. Il eu t même 
pour conséquence, en 1624, la  suppression des bour
ses en faveur de Schwyz au  Collège he lvétique de 
M ilan. Le conflit se te rm in a  pa r un  arran g em en t 
favorab le  à G andria. Au sp irituel, G andria re lev ait p ri
m itiv em en t de Lugano ; il fu t érigé en paroisse le 
10 sep tem bre  1463, sous la  réserve d ’une redevance 
annuelle  à p ay er au  ch ap itre  de L ugano et de l ’obli
g a tion  de con tribuer à  l ’en tre tien  de l ’église-m ère de 
S a in t-L au ren t. L ’église paroissiale de San Vigilio, 
m entionnée au  X V e s., fu t  restau rée  plus ta rd  en style 
baroque ; le clocher d a te  de 1525. Un beau  try p tiq u e  
de  l ’église fu t vendu  en 1905 pour 16 500 fr. à  la  F o n d a
tion  G ottfried  K eller ; il se tro u v e  au jo u rd ’hu i au  Musée 
n a tio n a l de Zurich. L ’église possède encore un  tab leau  
de la Vierge, que Sim ona a ttr ib u e  à  T encalla, de beaux

stucs de R abaglia  (X V II Ie s.) e t une p e tite  s ta tu e  de 
San Vigilio (X V Ie s.). G andria  p ro d u isa it ancienne
m en t une certaine  q u a n tité  d ’huile d ’olive. Population : 
1591, 330 h a b .;  1643, 205 ; 1801, 147; 1900, 235; 1920,

T r y p t i q u e  d e  G a n d r i a .  P r o p r i é t é  d e  l a  F o n d a t i o n  G o t t f r i e d  K e l l e r ,  a u  M u s é e  
N a t i o n a l ,  à Z u r i c h .

266. R egistres de bap têm es dès 1607, de m ariages dès 
1608, de décès dès 1654. —  Voir B Stor. 1924. —  M onitore  
di Lugano  1923. —  R ahn  : I  M onum enti. —  Vegezzi : 
Esposizione storica. —  Sim ona : Note di arte antica. — 
B ren tan i : Lugano e il Ceresio. ■— A S I. [C. T r e z z i n i . ]  

G A N E 1  ( G A N Y ,  G A N E Y )  (C. Grisons, D. U n te r 
L an d q u a rt, Cercle e t Com. Seewis. V. D G S). Bains avec 
sources sulfureuses connus probab lem en t dès le X V Ie s. 
e t trè s  appréciés au x  X V IIe e t X V I I I e s. L a fam ille 
Salis-Seewis les posséda ju sq u ’en 1727, puis celle 
d ’A ndr. G antner, e t dès 1782 le lan d am m an n  Salzgeber. 
Les bains souffrirent beaucoup des com bats de 1799 
et to m b èren t en ru ines au  X I X e s. —  Georg Saluz : 
Kurtze und gründtliche Beschreibung des... Bads Ganay, 
1649 e t 1741. [J.-R . T r u o g . ]

G A N G I N E R .  L ’une des fam illes les plus anciennes 
et les plus considérées de la  M arche (Schwyz) don t les 
m em bres re v ê tire n t de nom breuses fonctions, fu ren t 
ecclésiastiques et p riren t du service à l ’é tranger. A rm oi
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ries : de gueules à  la  fasce d ’a rg en t chargée d ’un  cerf, 
accom pagnée en chef d ’une croix de Sain t-A ndré d ’a r
g en t en tre  deux étoiles d ’or e t en pointe de tro is 
ba rres. —  1. J o h a n n e s , lan d am m an n  de la  M arche en 
1612. —  2. G e o r g - A n t o n , * 22 avril 1778, curé de 
L achen de 1807 à  1842, com m issaire épiscopal de la 
M arche schwyzoise, doyen du chap itre  M arche-Glaris- 
Zurich en 1814, prem ier chanoine schwyzois du diocèse 
de Coire, f  24 février 1842. P a rtisan  des idées de W essen- 
berg . Il lit beaucoup de bien à  sa com m une, p a r des 
dons pour la  construction  d ’une m aison d ’école, pour 
l ’appren tissage, une infirm erie e t pour un  fonds en 
fav eu r des ap p ren tis . —  3. G e o r g - A n t o n , de Lachen, 
1807-1876, p o rtra itis te , à  Claris 1835-1848, plus ta rd  à  
F rauenfeld  et enfin à  L achen, où il fit p a rtie  des au to ri
tés . —  S  K L .  —  L L H . —  T A  1923, p. 171. [R-r.l

G A N G O L D S W I L  (C. Zoug, Com. B isch. V .D G S ) .  
Ancien bailliage qui com prenait, ou tre  le dom aine 
de Gangoldswil, les h am eaux  de B erchtw il, D ersbach, 
H olzhäusern  e t Zweiern. Le nom  de Gangoldswil a p 
p a ra ît pour la prem ière fois en 1106. La région a p p a rte 
n a it  alors au x  com tes de Lenzbourg, don t les m inis
tèri aux  e t v assaux  é ta ien t les chevaliers von B uonas. 
A l ’ex tinc tion  des L enzbourg, elle passa pa r héritage 
vers 1172 au x  H absbourg . Une p a rtie  fu t donnée au 
couvent de Muri. Ce dernier possédait aussi Berchtw il, 
où une chapelle de Sain t-G angolf fu t  constru ite , m en
tionnée de 1178 à  1650. Les H ünenberg  reçu ren t le 
dom aine de Gangoldswil en hypo thèque  des H ab s
bourg  dans la  seconde m oitié du X I I I e s. Le 24 aoû t 
1408, la ju stice  de Gangoldswil passa, comme fief 
de l ’A utriche, de H a rtm a n n  von H ünenberg  à Jo h an n  
Meyer von K nonau, et de celui-ci, en 1410, à  Zoug. 
L ’abbé de Muri v en d it aussi, le 5 sep tem bre 1486, ses 
p ropriétés à  B erchtw il, H olzhäusern, D ersbach et 
Zweiern pour 1080 florins du  R hin . Dès lors Zoug fit 
adm in istre r ce te rrito ire  p a r des baillis ju sq u ’à la 
R évolu tion  française. Arm oiries : d ’or à  u n  a rb re  ac
com pagné à  senestre d ’un  lynx  rav issan t de gueules. — 
Voir K . S tad lin  : Geschichte Z u g  I I ,  138. —  Gfr. 56, 
p . 32. [W.-J. M e y e r . ]

G A N G U I L L E T .  Fam ille de C orm oret (Ju ra  ber
nois). —  1. F r a n ç o i s ,  * 1775, prem ier d irecteur de la 
B anque C antonale de Berne 1834, g rand  m aître  de la 
loge m açonnique ; t  1849.—  2 .  A l f r e d ,  neveu du n° 1, 
* 1810, d irec teu r de l ’assistance à  Berne, dépu té  au 
G rand Conseil, à  la  C onstituan te  de 1846; f  1879.
—  3. É m i l e - O s c a r , frère du n° 2, * 1818, ingénieur 
d ’arrondissem ent à  D elém ont, B ienne e t B erthoud  1849, 
ingénieur can tonal 1859. Il s ’occupa de la  correction 
de l ’Em m e et de l ’Aar, e t é ta b lit une form ule em pirique 
pour calculer la  force des couran ts : Versuch... einer 
neuen allgemeinen Formel... fü r die Bewegung des 
Wassers (en coll. avec W .-R . K üster), 1877 ; t  9 sept.
1894. —• 4. F r a n ç o i s - A l f r f .d , fils du n° 3, * 1855, 
m édecin à B erthoud  1880-1907. Il e n tra  ensuite  au 
service fédéral de l ’hygiène publique, don t il est di
rec teu r-ad jo in t, 1924. A publié plusieurs é tudes sur 
l ’hygiène e t la  tuberculose. [A. Sch.]

G A N I O Z .  Fam ille d ’origine piém ontaise, é tab lie  au 
Valais au  X I I I e s., bourgeoise de M artigny et de Sion.
—  1. F r a n c i s c u s  de Cagnio (ou Gagnyo), juge assesseur 
de l ’évêque Aym on I I I  de la  Tour 1326, 1 3 3 1 .— 2. 
J e a n - J o s e p h , b an n ere t de M artigny 1672. —  3. J e a n - 
J o s e p h - É t i e n n e , bourgeois de Sion 1725, cap itaine  
de la bann ière  1748. —  4. J o s e p h - L o u i s - A u g u s t e , 
1773-1865, officier au  bata illon  vala isan  au  service de 
France 1803-1810, m ajo r dans le con tingen t can tonal.
—  5. E m m a n u e l , 1802-1847, D r ju r ., à Sion, député 
au  G rand Conseil et à  la  D iète fédérale 1844-1845 ; 
réd ac teu r de l ’Observateur du Valais, 1846. —  Voir 
Jo u rn a u x  du Valais. —  G rem aud. —  Archives de fa
m ille. [J.-B. B.]

G A N N A ,  G A N A ,  D E L L A  G A N N A .  Fam ille m en
tionnée à  Brasca au  X I I I e s. e t à M alvaglia au  X V Ie s.
—  1. G u i l i e l m u s  de G anna, bourgeois de Biasca, 
est m entionné en 1292 lors de la  révo lu tion  de Biasca 
con tre  le p o d esta t Enrico Orelli. —  2. G i a c o m o  de 
G ana, p rév ô t de B iasca 1453-1458 ; m entionné encore 
en  1477. —  3. A n t o n i o  della G anna, de la  vallée de

Elenio, lieu ten an t du bailli de E lenio de 1592 à 1603, 
sau f en 1598, ad m in istra teu r de Elenio e t en 1603 
b an n ere t de la  m êm e vallée. —  4. G i o v a n - P i e t r o  
della G anna, accusé d ’abus dans l ’exercice de ses 
fonctions publiques, d u t sou ten ir de ce fa it de longs 
procès de 1627 à 1646. En 1627, il est cité comme san 
ti  er de Elenio, en 1632 comm e ancien trésorier de la 
vallée. L ieu ten an t du bailli en 1641 et 1642 ; en 1646, 
le bailli d em andait la revision de son procès. —  5. 
A q u i l i n o ,  p e in tre , d ’Aquila, * 1800 et f  1845 à  Aquila. 
Il peign it su r pap ier, sur parchem in, sur ivoire et sur 
bois, des tab leau x  e t des p o rtra its , en tre  au tres un 
Sposalizio  su r parchem in. —  6. T e o d o r o ,  prê tre , * 1853 
à Calpiogna, f  à Torre le 3 m ars 1925. P rê tre  1876 e t cha
pelain à  Faido ; 1878-1920 curé de Quinto, où il p rit 
l ’in itia tiv e  de la  re s tau ra tio n  de l ’église paroissiale, 
in té ressan te  au  p o in t de vue artis tiq u e , et fonda l ’ins
t i tu t  de jeunes filles de la  Sacra Fam iglia ; du 21 octo
bre 1920 à  sa m ort, curé de Torre ; chanoine non rési
den t de la  cathédrale  de Lugano 1920, curé consulteur 
e t juge synodal. —  A H S  1921. —  S K L .  —  BStor. 
1880 e t 1883. —  Meyer : Blenio u. Leventina. — 
A L B K . —  A S  I. [C.. T.]

G A N S  ou G A N S E R .  Voir G a n z .
G A N S E R ,  aussi G A M S E R .  R am ification  Sud du 

W in te rth u r er Eschenberg, du côté de la  Toss, où la. 
t rad itio n  situe un  château , non a tte s té  pa r les actes, 
m ais qui p o u rra it avo ir existé d ’après la disposition 
e t l ’aspect du lieu e t le nom  de B urgstall q u ’il porte  
encore, pour la pa rtie  couverte  de fo rêt. S tum pf donne 
les arm oiries des nobles qui l ’au ra ien t h ab ité . —  M A  GZ 
23.—  N bl. der Stadtb. W interthur 1909, p . 21. [L. F o r r e r . }  

G A N S E R ,  dict.us J o h a n n e s ,  chancelier épiscopal 
de Coire vers 1342. Sceau inconnu. —  Voir Necrolog. 
curieuse, p . 156. " [L. J.]

G A N S I N G E N  (C. Argovie, D. L aufenbourg. V. 
D G S ). Com. e t Vge paroissial. E n 1240 Gansungen  =  
chez les descendants deGanso. Sceau : une oie. Gansin- 
gen a p p a rten a it à la  seigneurie de B ernau ; il passa, en 
1236, avec le château  de B ernau, p a r héritage aux 
barons de G utenburg , e t plus ta rd  en 1379, à  H ans 
von R inach, don t le successeur, H ans E rh a rt, vendit 
Gansingen, avec le ch âteau  de B ernau e t G alten, 
la h au te  e t la  basse ju rid ic tion , le 23 avril 1543, à 
Jak o b  von R aperg. Gansingen passa en 1635, avec 
la seigneurie de B ernau, à  Johan n -W alte r von Roll 
et à  son frère, dans la  fam ille de qui il re s ta  ju sq u ’à 
la R évolution . Gansingen fu t incorporé avec le Frick- 
ta l en 1803 à l ’Argovie. L a collation de l ’église de 
Saint-G eorge a p p a rtin t  au  chap itre  de Säckingen 
ju sq u ’en 1803. 29 m aisons b rû lèren t en 1814 e t le 
village souffrit d ’une terrib le  fam ine en 1817.

Le ham eau  de Galten ( Galmeton 1256), qui relève d e là  
com m une de Gansingen, a  donné son nom  à la famille 
des von Galmton, m entionnés de 1311 à 1379 comm e m i
nistèri aux  des H absbourg-L aufenbourg . —  Voir Merz : 
Burgen und Wehrbauten. —  Le m êm e : Gemeinde
wappen. —  Nüscheler : A arg . Gotteshäuser. —  B irrcher : 
Fricktal. [H. Sch.]

G A N S N E R ,  a u jo u rd ’hui G A S N E R  e t GASIVI ER.  
Fam ille du can ton  des Grisons, bourgeoise de Maienfeld, 
Seewis, Fanas et Luzein. Une fam ille de W alser, Gass- 
ner, existe encore actuellem ent au  Valais. —  1. C h r i s 
t e n  Gansner, de Maienfeld, jo u a  u n  certain  rôle dans 
les troub les des Grisons, accom pagna Jen a tsch  dans 
ses voyages e t contresigna égalem ent sa le ttre  aux 
au to rités en 1628. —  Mohr : Dokumentensammlung, 
X V I I .  Saec., n° 1126. —  2. T œ n i, fu t condam né à 
une am ende 1618 pa r le tr ib u n a l pénal de Thusis (op. 
cit., n° 1539). — 3. C h r i s t i a n ,  le cadet, de Maienfeld, 
se d istingua le 2 décem bre 1624 lors de la  prise du fo rt 
de P ia tta m a la  pa r le général R udolf von Salis ; il 
com m anda quelque tem ps la garnison et perçu t le 
péage. •— F o rt. Sprecher : Kriege und Unruhen, p . 491. 
—  4. C h r i s t i a n ,  p eu t-ê tre  iden tique au n° 1, p o d esta t 
de Morbegno 1607. —  5. A n t o n ,  de Seewis, jo u a  un  
rôle dans les démêlés des Dix ju rid ic tions qui ab o u tiren t 
à  la sentence de W aser 1643. —  6. C a s p a r e ,  de Maien
feld, constru isit en 1622 les fo rtifica tions de la Lu- 
ziensteig. —  7. J o h a n n ,  p o d esta t de P lurs 1747. —
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8 .  R u d o l f ,  lan d am m an n  de la  ju rid ic tio n  de Castels 
1758. —  L L .  —  L L H .  [ L .  J.]

G A N T E N A  ( LA)  (C. V aud, D. L ausanne). P roprié té  
au-dessus de L u try  où l ’on a  tro u v é  de la vaisselle de 
l ’époque rom aine, en tre  au tres  des p la ts avec le nom  
V indonissa. —  D H V .  [M. R . J

G A N T E R  (G. Valais, D. Brigue. V. D G S). Vallée 
a lp estre  sur le v e rsan t Nord du  Sim plon. A l ’origine 
en tre  les m ains des com tes de Mörel, la  ju rid ic tio n  passa 
au  X I I I e s. au x  évêques de Sion et p lus t a rd  aux  U rna vas 
et aux  R arogne. Ces derniers la ven d iren t le 26 octobre 
1436 à  la  com m une de G anter qui lui donna des s ta tu ts  
en 1443. La ju rid ic tio n  libre e t la  com m une de G anter 
conservèren t leu r indépendance ju sq u ’en 1798 ; depuis 
lors, G an ter a p p a rtie n t p o litiquem en t à  R ied-B rigue. 
—-V oir B W G  I I I .  [D .I.]

G A N T E R S W I L  (C. Saint-G all, D. U ntertoggen- 
bourg . V. D G S). Vgc e t Com. E n 779, Cantrickeswilare ; 
deux des h am eaux  de la com m une so n t aussi m en tion 
nés de bonne heure  : CEtswil, en 806, Otineswilare ; 
en 1285 E w il. Une p a rtie  du  te rrito ire  de cette  région 
p a rv in t en dons, au x  V I I I e e t I X e s., au  couvent de 
Saint-G all, qui le rem it ensuite  en fief. G antersw il donna 
son nom  à une fam ille noble, m entionnée a u x  X I I I e et 
X IV e s., don t les m em bres fu ren t des m in isté riaux  des 
com tes de M ontfort, et à  laquelle  se ra tta c h e ra it  la 
fam ille noble von S t. Jo h a n n . —  W e n z e l ,  donna le 
te rra in  nécessaire p o u r la  fo ndation  du  couvent de 
S t. Jo h a n n , dans la  vallée de la  T hour. Les com tes 
de T oggenbourg acq u iren t peu à  peu la plus g rande  p a r
tie  de G antersw il ainsi que les d ro its  de ju rid ic tion  
su r la com m une ; en 1423, une cour de ju stice  se t in t  
à  G antersw il au  nom  du com te de Toggenbourg. 
Q uand le com té de T oggenbourg passa  à l ’abbaye  de 
Saint-G all, en 1468, les d ro its de ju stice  su r Gantersw il 
échuren t à l ’abbé, e t la  com m une fu t  réunie à  la  ju r i
d iction  d ’U nter N eckertal. Un vice-chapelain  est si
gnalé à  G antersw il en 1268, qui d ev in t paroisse en 
1361. L a collation a p p a r te n a it  au  couven t de Sain t- 
Gall. La R éform e fu t in tro d u ite  en 1532, e t en 1550 
le culte  catho lique fu t ré tab li. F on d a tio n  d ’une p a 
roisse réform ée en 1711 ; ju sq u ’alors le cu lte  p ro te s ta n t 
é ta it fa it p a r  le p a steu r d ’Oberhelfentsw il. P a rtag e  des 
biens ecclésiastiques en 1602 ; 3/5 au x  catholiques, 
V- au x  p ro tes ta n ts . CEtswil, localité  p ro tes tan te , fu t 
réun i à  G antersw il en 1779 ; il a v a it  a p p a rten u  ju s 
q u ’alors à  B u tsw il. G antersw il d ev in t en 1803 une com
m une po litique à laquelle  M aggenau fu t incorporé, 
m ais le 9 m ai 1804, déjà, M aggenau fu t  ra ttac h é  à 
Degersheim . Population  : 1860, 934 h ab . ; 1920, 845.
—  Voir UStG . —  Gm ür : Rechtsquellen I I .  —  N üscheler : 
Gotteshäuser, 191, 203. —  R othenfiue : Gesch. Toggen- 
burg, 261. [Bt.]

G A N T I N G .  Fam ille de la  ville de Berne, bourgeoise 
avec H a n s ,  ta illeu r de pierres, de Lucens (V aud), 1577. 
A rm oiries : d ’or à  la  fasce d ’azur, accom pagnée d ’un 
cro issan t d ’or e t de deux étoiles du m êm e. Cette fa
m ille, peu nom breuse, donna un  certa in  nom bre d ’ecclé
siastiques à  l ’église bernoise. —  W erd t : Stam m tafeln  I 
(m ns. à  la  B iblio thèque de la  ville de B erne). —  Blätter f. 
bern. Geschichte. [L.S.]

G A N T N E R .  Fam ille des can tons des Grisons e t de 
Zurich.

A. C a n t o n  d e s  G r i s o n s .  Vieille fam ille de Coire.
—  J o h a n n , p asteu r de Sain te-R égula  à  Coire 1566, exclu 
du synode en 1571 à  cause de ses sym path ies pour les 
a n ab ap tis te s  el ses a tta q u es  contre les com pétences des 
au to rité s  en m atière  religieuse ; il re n tra  au  synode en 
1586 e t dev in t p a s teu r de Maienfeld e t de Jen ins, doyen 
de la  ligue des Dix ju rid ic tions en 1591, p asteu r à Coire 
en 1596 ; f  1605. —  [J.-R. Truog.] —  Plusieurs m em bres 
de la  fam ille fu ren t p révô ts , prem iers p révôts de cor
po ra tion  e t Oberstzunftmeister. — A b ra h am , bailli de 
M aienfeld 1 5 8 7 .—  Voir Campell : 1 e t I I .  — V alèr: 
Die evang. Geistlichen an der M artinskirche , 58. —  Le 
m êm e : Geschichte des Churer Stadtrats, 87, 161. —  
L L .  [M. V.]

B. C a n t o n  d e  Z u r i c h .  Fam ille de la  Corn. d ’Eglisau 
(C. Zurich) où elle est m entionnée dès 1540. —  [J. Frick.]
—  J o h a n n e s , p asteu r, in tro d u is it la  Réform e à  L in

dau ; t  en 1562. —  Voir W irz : E tat.—  Egli : Acten  
Samm lung. [ h . Br .]

G A N Z .  Vieille fam ille du  com té de K ibourg, d ’ori
gine gauloise ou a lém annique d ’après son nom  (K anzo, 
Gancz, Gantz, Ganss, Gans), m entionnée la prem ière 
fois dans le re n tie r  des H absbourg  de 1279, où la  fer
me m ansus dicti K anzen  près de Sulz (D. W in te r- 
thour) est indiquée comm e se ra tta c h a n t  à  la  seigneu
rie de K ibourg . Au X IV e s., des m em bres de la fam ille 
so n t é tablis à W iprechtsw il 1348, T össriedern 1370, Ror-

bas 1380 ; u n  ram eau  
h ab ite  Z urzach dès 
1380. Au X V e s., la 
fam ille a p p a ra ît  à 
W in te rth o u r 1405, 
U eberlingen 1410, 
B uch am  Irchel 1421, 
S taufen  1427, R orbas 
e t E m brach  1429, R a
v ensburg  1432. Nom 
bre de ses m em bres 

son t au x  siècles su ivan ts baillis des ju rid ic tions de R o r
bas, Teufen et F reienste in , sous-baillis d ’E m brach , ad m i
n is tra te u rs  de paroisse, juges, p résiden ts de com m une, 
m aîtres d ’école. Au X I X e s., la fam ille dev in t bourgeoise 
de Zurich, S t. Gall, W in te rth o u r e t Bale ; c’est à  E m brach , 
B uch am  Irchel et F reienste in  q u ’elle est encore a c tu e l
lem ent le plus répan d u e . Trois armoiries : 1. de gueules 
à  une oie d ’a rg en t m em brée d ’or (1414) ; 2. de gueules à 
une p lum e d ’oie posée en barre , accom pagnée de deux 
étoiles d ’or (1808) ; 3. tiercé  en fasce, au  1 de sable à 
u n  soleil d ’or, au  2 de gueules à  deux an n ea u x  en tre 
lacés d ’or e t de sable, au  3 d ’azu r à  une carpe au  n a tu re l 
(Zürcher W appenbuch  1865). —  1. H a n s , m em bre du 
trib u n a l de T hurgovie 1405, du  P e tit  Conseil de W in te r
th o u r 1406, receveur 1412, a d m in is tra teu r de l ’hôpita l 
1418, envoyé à  la  ville à  Bâle en 1419, avoyer 1430-1435. 
—  2. Cu n r a d , de B uchberg, a rb itre  1421. —  3. W e r n l i , 
bailli de S taufen  1427. —  4. W e r n l i , bailli de Teufen 
14 8 2 .—  5. K o n r a d , curé de S ch la tt 1521. —  6. D i e t - 
h e l m , de F reienste in , cap itaine  des troupes helvétiques, 
aide de cam p 1804. —  N bl. der Feuerwerker ges. Zurich  
1850, p . 523'. —  7. H e i n r i c h , D r m ed., de R orbas, 
1764-1820, receveur et sous-préfet du  d istric t de Bassers- 
dorf sous la  R épublique he lvétique, plus ta rd  p résiden t 
com m unal de R orbas. —  Strickler : A ktensam m lung. — 
8. J a k o b ,  d ’E m brach , 1791-1867, v icaire de S taufberg , 
de Se engen 1815, de S tau fberg  1816. Il a tt i r a i t  chaque 
dim anche p a r  son éloquence les h a b ita n ts  de 30 vil
lages à la ronde, succès qui indisposa les au to rités  
con tre  lui. Il fu t enlevé de force secrè tem ent en février 
1817, am ené à  Z urich e t relevé de ses fonctions. Il se 
ren d it d ’abord  à S te in ta l, accom pagna ensuite  quelque 
tem ps M me de K rüdener dans ses tournées m ission
naires en Suisse e t en B ade, puis se re tira  de to u te  ac ti
v ité  publique pour se donner à  ses v isites personnelles 
e t à  son im p o rtan te  correspondance. Il passa  ses der
nières années à  W in te rth o u r où il m o u ru t à  Noël 1867. 
Ses œ uvres eu ren t de nom breuses éditions : Jakob Ganz, 
gew. V ikars zu  Staufberg Jugendjahre, 1818 et 1820 ; 
E in  Wort der Liebe und  des Ernstes ; Das Geheimnis 
der Gottseligkeit, 1820 ; Einzelne belehrende und  be
leuchtende Aufschlüsse über die B estim m ung und  die 
Geschichte der M enschen, 1826, im prim é à  Berne 1865 ; 
K urze Reden zum  Wohl meiner M itm enschen  ; Zeugnis 
der Wahrheit ; Predigten  ; Schwanengesang oder weitere 
Aufschlüsse  ; Geistliche Briefe zur Erweckung u. Beleh
rung, Bàie 1870 e t 1879.—  9. K a r l , D r m ed., de R orbas, 
1808 -1884, fils du n° 7, n ’exerça pas sa profession, 
m ais se voua presque exclusivem ent à  des œ uvres d ’u 
tilité  publique. Longtem ps m em bre du G rand Con
seil, juge de d is tric t, a d m in is tra teu r scolaire de d istric t, 
p résiden t de com m une. —  Landbote, sep t. 1884. —  A il g. 
Schweizerzeitung, 27 sep t. 1884. —  10. A b r a h a m ,  d ’E m 
b rach , 1820-1867, fo n d a teu r de la  m aison Ganz & Cu\  
fonderie de fer, fab rique  de m achines e t de wagons à 
B udapest (1844). A yant é té  obligé d u ra n t le soulèvem ent 
des honveds, en 1849, de fondre des canons pour les 
révo lu tionnaires, on le fit p risonnier après leur défaite 
et on le condam na à m o rt. Des avocats influents lui sau-
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v è ren t la vie, m ais ses biens fu ren t confisqués. Soutenu 
p a r ses deux frères, il recom m ença son entreprise, e t la 
découverte  d ’un acier fondu du r pour roues de chemins 
de fer le re leva au po in t q u ’en 1867 il fondait déjà  la

100 000e roue. Bourgeois 
d ’honneur de B udapest 
1863. A son décès, son 
en treprise  fu t transform ée 
en une société p a r actions, 
qui, sous le nom  de Da
nubius, Schiffbau- W ag
gon- il. M aschinengesell
schaft, com pte parm i les 
grosses entreprises indus
trielles de la H ongrie. Une 
rue à Ofen porte  son nom . 
—  N Z Z ,  2 ju ille t 1912. — 
ZW C hr., 6 ju ille t 1912. — 
11. J o h a n n e s , à Zurich, 
1821-1886, lithographe  et 
p ho tographe le plus connu 
de Suisse, o u vrit en 1843 
un in s t itu t  graphique et 

Abraham Ganz. une fabrique de papeterie
D'après  une photographie. don t les p rodu its originaux

euren t du succès.. Plus ta rd  
il é tu d ia  la  pho tograph ie, don t il reconnu t la fu tu re  im 
p o rtan ce  e t fit b â tir  en 1868-1869 la prem ière m aison
de com m erce de la B ahnhofstrasse à  Zurich. Il o b tin t

de nom breuses d istinc
tions et m édailles. Dès 
1878, il trav a illa  à popu
lariser le pinacoscope 
comm e m oyen d 'enseigne
m en t à l ’école et à  la 
m aison ; in v en ta  un a p p a 
reil bon m arché, un  b rûleur 
à pétro le très lum ineux. 
A uteur de Die Projek
tionskunst als Lehrmittel, 
1880. —  B ürkli : Zürcher 
Kalender 1870. — N Z Z ,  
avril 1886. — Freitagszei
tung, 23 avril 1886. — 
S K L .  —  12. J u l i a n , fils 
du n° 11, 1844-1892, p h o 
tog raphe  p o rtra itis te  de 
renom  européen et m usi- 

•Johannes Ganz. D'après u ne  ci en, dès 1874 à Bruxelles,
photo graphie.  collectionneur de tab leaux

et d 'au tog raphes ; son im 
p o rtan te  collection d ’au tographes de musiciens fu t vendue 
au x  enchères à  Berlin en 1911. — L ’Ëcho musical 1892. 
—  N Z Z ,  29 m ars 1892. — S K L .  —  13. J e a n , fils du 
n ° l l ,  1845-1911, industrie l dans les pétroles, d irecteur 
général des pu its  de Grosny (Caucase), dès 1901 à 
Baicoi (R oum an ie). —  M onit. du pétrole roum ain, 10 oct.
1911. —  14. R u d o l f ,  fils du n° 11, * 1848 à Zurich, suc
cesseur de son père, in itia teu r de la p ro tec tion  légale 
accordée aux  œ uvres pho tograph iques. —  Schweiz. Phot.- 
Ztg. 1923. —  15. J u l i u s ,  * 1854 à E m brach , p a steu r de 
V eltheim  1878, de Zurich-Enge 1885, dès 1908 doyen du 
chap itre  de Zurich et p résiden t de l ’ad m in istra tion  ec
clésiastique du d istric t, présiden t de la société de secours 
de l ’église p ro tes tan te  zuricoise ; fo n d a teu r e t rédac teu r 
du Protestant (1897-1905) et du Volkskalender fü r die 
reformierte Schweiz. A uteur de Lehrmittel fü r den Re
ligionsunterricht im  alten Testament. —  16. E d w i n ,  
* à Zurich 1871, fils du n° 12, a rtis te -p e in tre  à  Bruxelles, 
p e in tre  m ilitaire  e t anim alier. Œ uvre principale : L ’assaut 
du plateau de M ontaigu, au  m ess des officiers à  Bruxelles. 
Chevalier de l ’ordre de Léopold 1921. —  S K L .  —  17. 
P a u l,  * à Zurich 1872, fils du n° 14, D r phil., p riv at- 
docent à l ’un iversité  de Bâle et a ssis tan t au m usée 
h isto rique  1901, conservateur du Musée des B eaux- 
A rts 1902-1919, professeur ex trao rd ina ire  d ’histo ire  de 
l 'a r t  1908 ; de longues années m em bre de la  commission 
fédérale des B eaux-A rts, fo n d a teu r en 1904 du H e im at- 
schü tz, en 1908 de l ’association des m usées suisses des 
B eaux-A rts, q u ’il présida ju sq u ’en 1919 ; en 1912 d 'une 
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société auxiliaire des collections graphiques du musée 
de Bâle (Freunde des Kupferstichkabinetts), en 1918 
de la Société A m erbach. R édacteur des A H S  1898- 
1901, du Jahrbuch fü r K unst und Kunstpflege in  der 
Schweiz dès 1914. Publications : Gesch. der heraldischen 
K u n st in  der Schweiz im  12.  und 13.  Jahrb. ; Handzeich
nungen Schweiz. M eister des 1 5 . - 1 8 .  Jahrh. ; H and
zeichnungen Hans Holbeins des J ., 1903; Zwei Schreib
büchlein des N iklaus M anuel Deutsch von Bern, 1909 ; 
Die Handzeichnungen Hans Holbeins d. J ., 9 vol. 1911- 
1925 ; H ans Holbein d. J . ; des Meisters Gemälde in  
2 5 2  A bb., 1912 ; Der M eister von Messkirch, 1913 ; 
Cat. o f the F irst Swiss A rt E xhibition in  America, 1921 ; 
E ine W eihnachtsdarstellung H ans Holbeins d. J ., 1922 ; 
Die K unst des Konrad W itz ; Zeichnungen Hans Hol
beins d. J .  in  Ausw ahl ; Meisterwerke der Oeffentl. 
K unstsam m lung in  Basel ; Die Malerei der Frühre
naissance in  der Schweiz ; L ’œuvre d’un amateur d'art 
(Collection F. Engel-Gros). — K ürschner : Deutscher 
Gelehrtenkalender. —  D SC . — Degener : Wer ist’s,
1912. — 18. R u d o l f ,  * à Zurich 1877. frère du n° 17, 
p ianiste , com positeur, pédagogue m usical et chef d ’or
chestre, déb u ta  comme soliste en 1899 à B erlin, en 
Suisse e t à  Varsovie (exécution de sa prem ière sym phonie 
dans la Philharm onie), appelé en 1900 au Ziegfeld-College 
of Music à  Chicago, d irecteur de l ’orchestre sym 
phonique de Saint-Louis (U. S. A.) dès 1921, m em bre 
de l ’académ ie de m usique de Florence et du Comité 
du C onservatoire am éricain-français de Fontaineb leau  ; 
en trep rit de nom breuses tournées de concerts en E u
rope e t en A m érique, composa environ 200 chants 
en allem and, anglais et français, en dialectes suisse 
et alsacien, des chœ urs pour hom m es, de nom breux 
m orceaux d ’orchestre et de piano : une sym phonie en 
mi m ineur, etc. A uteur de : M usikalische Plaudereien 
aus A m erika , dans Schweizer Jahrbuch 1907 : La vie 
musicale à l’étranger dans la Vie musicale. L ausanne 
1908. — R iem ann : Diet, de musique. — ZW C hr., 27 m ai 
1905. —  19. H a n s ,  * à Zurich 1890, frère d un° 17, Dr phil., 
écrivain et com positeur, m aître  à  Glarisegg 1921, jo u r
naliste  dans le dom aine pédagogique et politique. 
D ram es : Helene Brandt, 1913 ; Der Morgen. 1917 ; 
Der Lehrling, 1922. Oeuvres im prim ées : Thereus, 
1910 ; Peter das K ind , 1915 ; Das Unbewusste bei Leib
n itz  in  Beziehung zu modernen Theorien ; Im  Hause 
F rau K lara’s. Oeuvres m usicales : Vigil Strange, poème 
sym phonique pour grand  orchestre et basses ; V I I  
Sonnet von Shakespeare, pour chœ ur m ixte, altos et 
orchestre ; concert pour violon et grand orchestre ; 
A u s hohen Bergen (tex te  de Nietzsche) ; Symphonie  
fü r grosses Orchester und Tenor ; lieds et quatuors à 
cordes. —  D SC. —  Arch. d ’É ta t  Zurich. — Arch. 
W in terthour. — Arch, de fam ille. [Paul G a n z .]

C A N Z O N I .  Vieille fam ille de Celerina (Grisons), 
qui est déjà m entionnée en 1562 sous 
le nom  de J a n  S u n ,  et plus ta rd  J a n -  
z u n ,  G i a n z u m .  Actuellem ent aussi 
bourgeoise de F ürstenau , et établie 
à  Prom ontogno, W in terthour, Trieste 
et Londres. Arm oiries : d ’a rgen t à une 
gentiane d ’azur, tigée et feuillée de 
sinopie, accom pagnée à  dextre  d ’une 
étoile d ’or e t à  senestre d 'u n  crois
san t du m êm e. —  1. A n t o n - P h i l i p p ,  * 
1800 à  Celerina, secrétaire  de la ju r i

d iction 1829-1831, landam m ann de la H aute-E ngadine
1839-1841. D éputé au  G rand Conseil et juge cantonal 
p en d an t de nom breuses années, m em bre du Conseil 
d ’É ta t  comme présiden t de la Ligue de la Maison Dieu en 
1837, 1839, 1842 et 1846 ; dépu té  à la D iète 1841, prési
den t du G rand Conseil 1847, conseiller aux  É ta ts  1850. 
Il s ’acq u it une grande popularité  en qualité  de juge de 
paix , t  27 ju illet 1881. — Bündner Kalender 1884. —  2. 
Z a c h a r i a s , * 1807, com m andant d ’arrondissem ent m ili
ta ire  1856-1859, com m andant du prem ier bata illon  de 
réserve 1860, p rit sa re tra ire  l ’année su ivan te  avec le 
grade de lieutenant-colonel. — Neue Bündner Zeitung  
1861, n° 263. — 3. R o b e r t , 1835-1907, président du 
cercle de la  H aute-E ngad ine , député au  G rand Conseil, 
co llaborateur aux Fiigl d ’Engiadina. A publié différents

Mai 1925



322 GAPANY GARGIN

tra v a u x  dans les A nnu las. —  F ö g ld ’E ng ., 20 av ril 1 9 0 7 .
—  Chalender Lad in  1921. —  4 .  J u l i u s ,  * vers 1852, se fixa 
à L ondres. H om m e d ’affaires im p o rta n t, il se fit n a tu ra 
liser A nglais. Son fils fu t m em bre du  pa rlem en t anglais.
—  5 .  R u d o l f - A n t o n , *  1 8 6 5  à  T rieste, m em bre du P e t i t .  
Conseil grison 1903-1911, p rocureu r général dès 1921.
A publié  différents’tra v a u x  concernan t l ’histo ire du d roit 
dans les A nna las  e t D um engia Saira  (suppl. des Fôgl), 
a insi que dans J H G G . —  6. R o b e r t - G o n r a d , *  1884, 
p résid en t du  cercle de la  H au te-E ngad ine  et dépu té  au 
G rand Conseil ; co llabora teur au x  A nnalas  et au  
Chalender Ladin . [L. J.]

G A P A N Y ,  de  ( G a p  a n  d i t  M e s t r a l l a t ,  G a p  a n i ) .
Fam ille noble encore ex is tan te , p ro b a 
b lem ent originaire de la  Savoie, d on t 
les a ïeux  fu ren t hom m es-liges des 
com tes et des ducs de Savoie qu i leur 
donnèren t des fiefs m ilita ires. B our
geoise de Corbières vers la  fin du 
XV »s., de M arsens dès 1 5 7 0  et d ’Échar- 
lens dès 1 5 9 2 .  Une b ran ch e  s’é tab lit 
en A utriche et tro is au tres  en France  : 
à  Compiègne et à  Choisy-au-Bac qui 
ex isten t encore e t à  A lençon ; ce tte  

dernière s’é te ign it dans la  personne d ’ÉDOUARD 1 8 3 2 -  
1 8 9 7 ,  cap itaine  de cuirassiers, chevalier de la  Légion 
d ’honneur. La fam ille de G apany a  donné plusieurs 
p rê tres e t religieux, des no taires , châtela ins, curiaux, 
justic iers et officiers à  l ’É ta t  e t un  grand  nom bre 
d ’officiers aux  services é trangers . Arm oiries : d ’argen t 
à  une étoile de gueules accom pagnée de deux crois
san ts de m êm e, le to u t  posé en b ande  ; en pointe 
un  m on t de tro is  coupeaux  de sinopie. —  1 .  J e a n , 
co m m andan t de tro u p es con tre  le roi de N avarre 
en 1 5 1 2 ,  f  au service de Ferd inand  V ,  roi d ’Aragon 
et de Castille. —  2 .  E m m a n u e l , officier de m arine 
au  service de l ’em pereur C harles-Q uint, t  1 5 4 2 .  —  3 .  
F r a n ç o i s , frère du  n° 2 ,  vice-com m issaire général 
de Fribourg , refusa  la  grande bourgeoisie. —  4 .  G a 
b r i e l , fils du n" 3 ,  colonel co m m andan t du  régim ent 
de N avarre  au  service de Ferd in an d  I I  ; tu é  à  la  b a 
taille  de Siem au. —  5 .  B l a i s e , petit-fils  du  n° 3 ,  D r en 
droit canonique et civil, conseiller à  la  cour de l ’em 
pereur Ferd in an d  I I ,  à  Vienne, qui, le 1 2  m ars 1 6 3 5 ,  
l ’anoblit a insi que ses frères (n os 6  e t 7 ) ,  f  à  Marsens 
7  sep tem bre 1 6 5 2 . —  6 .  J e a n ,  frère  du  n° 5 ,  châtela in  
de M arsens, t  1 6 6 3 .  — 7 .  G a b r i e l , frère du  n° 5 ,  curial 
de V uippens, |  1 6 5 7 ,  —  8. J a c q u e s , fils du n° 6 ,  
officier au  service d ’Espagne, f  1 7 0 0 .  —  9 .  G a b r i e l , 
fils du n° 6, officier au  service de F rance, rég im ent 
de Salis, j 1 6 7 1 .  —  1 0 .  E m m a n u e l , fils du  n° 7 ,  
officier au  service d ’E spagne, tu é  à  la ba ta ille  de 
B uffalora en M ilanais. —  1 1 .  G a b r i e l ,  fils du  n° 7  
officier au service de Gênes, y  p e rd it la  vie. —  1 2 .  
J a c q u e s , fils du n° 8 ,  officier de cavalerie en Espagne et 
officier à  Fribourg . —  1 3 .  J a c q u e s - J o s e p h ,  fils du 
n° 9, * 1 6 6 0 ,  cap ita ine-com m andan t de la  com pagnie 
de R eynold au  rég im ent de C astella, chevalier de 
Saint-L ouis, t  p risonnier de guerre à  A m sterdam  le 
1 2  ju in  1 7 0 3 .  —  1 4 .  P i e r r e ,  arrière-petit-fils du  n° 6 ,  
1 6 7 6 - 1 7 3 8 ,  cap ita ine-com m andan t la  com pagnie de 
R eynold au  rég im ent de Castella, puis à  celui de R etiens, 
chevalier de Sain t-L ouis. —  1 5 .  jR odoIpA e-M artin , 
a rrière-petit-fils du n° 8, * à  Marsens 1 1  novem bre 
1 7 6 4 ,  t  à  Fribourg  4  avril 1 8 1 2 ,  serv it eu France dans 
le régim ent des Gardes-suisses. L ieu tenan t-baillival 
1 7 8 8 - 1 7 9 7 ,  m em bre de l ’assem blée na tiona le  1 7 9 8 ,  
m em bre de la  comm ission co n stitu an te  établie  à  F ri
bourg  pour prom ulguer la  nouvelle co n stitu tio n  can
tonale  1 8 0 1 ,  com m issaire du D irectoire pour le can ton  
de F ribourg , p réfe t na tional 1 8 0 3 ,  dépu té  au G rand 
Conseil 1 8 0 3 ,  conseiller 1 8 0 3 - 1 8 1 5 .  —  1 6 .  G e o r g e s -  
J o s e p h ,  arrière-petit-fils du n° 8 ,  * 9  avril 1 7 6 2 ,  f  à  
Bâle 1 6  ju ille t 1 8 0 2 ,  cap itaine  de la  2 m e  com pagnie des 
hussards helvétiques. —  1 7 .  R o d o l p h e ,  fils du  n° 1 5 ,
1 7 9 4 - 1 8 7 6 ,  cordelier , aum ônier au 2 m e  rég im ent suisse 
à Naples, curé d ’É charlens 1 8 4 8 - 1 8 5 0 ,  chapelain de 
R ia z .—  1 8 .  Jacques-Cyrille-ALFRED, 1 8 4 7 - 1 9 0 8 ,  prê tre  
1 8 7 4 ,  vicaire à  Surpierre 1 8 7 4 - 1 8 7 5 ,  curé de Vuissens 
1 8 7 5 - 1 8 8 3 ,  curé de M ontet 1 8 8 3 - 1 9 0 8 ,  inspecteur sco

laire  du d istric t de la Broyé 1879-1908. —  A H S  1921, 
p. 16. —  A S H F  IV , 22,212, 284. —  N. Peissard  : La sei
gneurie et le bailliage de Corbières, dans A S H F  IX . — La 
Liberté 1908, n os 30, 32. —  A rch. d ’É ta t  F ribourg  : Gé- 
néal. diverses. R enseign. de la fam ille. [G. Corpataux.]

G  A R A V I N  I , G i u l i a n o ,  s tu c a teu r d ’origine suisse, 
trav a illa  de 1756 à  1769 à San Carlino et à  l ’église 
de la  M adonna del Torrione à R avenne, ainsi que dans 
l ’église du Spirito  Santo  à Bologne. —  A L B K .  [C. T.] 

G A R B A L O .  Fam ille du P râ tig au , é tab lie  à  K losters 
e t K üblis, depuis un  siècle à  C astasegna dans le Bre- 
gaglia (Grisons). Le re n tie r  de la  p rév ô té  de S t. Ja k o b  
en P râ tig a u  (K losters), de 1514, m entionne à Serneus 
une fam ille Curribald (G urribald). L a fam ille, alors 
é tab lie  à  Serneus e t p lus ta rd  à  K losters est é te in te , 
p a r con tre  la  b ranche  de K üblis a  acquis l ’in d ig én a t à 
K losters. —  Voir F . Jeck lin  : Urbar der Propstei St. 
Jakob, dans J H G G  1910. —  A g o s t i n o ,  * 1828 à Cas
tasegna , receveur des douanes, p ro m o teu r de l ’école, 
p résiden t de la  société d ’u tilité  pub lique  du Bregaglia, 
t  le 3 février 1909. —  Der Freie Rätier 1909, n" 35. — 
J N G G  1909, p . X I. —  J o h a n n a  G arbald-G redig, 
écrivain  sous le pseudonym e de Silv ia  Andrea, * à  Zuoz 
22 m ars 1840 ; d ’origine rom anche, elle écriv it cep en d an t 
des œ uvres en langue a llem ande : Erzählungen aus 
Graubilndens Vergangenheit, 1888 ; Der Apostel ; Donat 
von Vaz ; Faustine, 1889 ; Helvetia ; W ilhelm  Teil, 
1891 ; Bergell, 1902 ; Violanta Prevosti, 1905 ; Die 
Rätierin, rom an , 1905 ; W ir und  unsere Lieblinge 
(Tiergeschichten), 1914. —  Voir S ilv ia  Andrea, A u to 
biographisches, 1923. —  D SC . [ L .  J . ]

G A R B A N I .  Fam ilie tessinoise de V ergeletto  e t de 
Gresso (Onsernone) qui se p a rtag ea  en plusieurs b ra n 
ches : G arbani-N erin i, G arbani-C apini, G arbani-O rsini, 
G arbani - M ercantini e t G arbani - M eschini. D ’après le 
BStor. 1908, la  fam ille serait originaire de Braveggia 
(Ossola, Ita lie). — 1. G i o v a n - D o m e n i c o ,  de V ergeletto , 
* 20 m ai 1757, da te  de sa m o rt inconnue ; m em bre du 
gouvernem ent provisoire de L ocam o 1799, de la  D iète 
can tonale  1801-1802, dépu té  au  G rand Conseil 1803- 
1808. — 2. E v a r i s t o  G arbani-N erin i, av o ca t e t hom m e 
politique, * à R usso le 26 octobre 1867. D éputé  au  
G rand Conseil 1893, il dém issionna peu après à  la 
su ite  de son élection au  tr ib u n a l can tonal où il re s ta  de 
1893 à 1895. D éputé  au  G rand Conseil 1897-1905 , 
1913-1917, p résiden t en 1898, conseiller d ’É ta t  1905- 
1912 e t 1917-1921, dépu té  au  Conseil na tio n a l 1909- 
1922, p résiden t en 1921. Le 22 ju in  1922, il é ta it  élu 
juge au  T ribunal fédéral e t le 19 février 1925 le 
Conseil fédéral le nom m a d irec teu r du b u reau  in te rn a 
tio n a l des postes. — D o tta  : I  T icinesi. —  D C S. — 
Ticino  I I ,  n° 3. [G. T.]

G A R B E L Y .  Fam ille du  H aut-V alais, bourgeoise 
d ’U lrichen e t de Reckingen, citée à  O bergestein dès 1210 
sous le nom  de Garbeler, e t à  U lrichen dès 1444 sous 
celui de Garbilis. A donné quelques p résiden ts à  la  com 
m une d ’U lrichen e t quelques p rê tres. —  J e a n - J o s e p h ,  
1802-1885, curé de M und, puis de M ünster, doyen de 
Brigue. —  T. A m -H erd : Denkw ürdigkeiten von Ulri
chen. —  B W  G 1896. [ J . - B .  B . ]

G A R B I N .  Voir S t e i n b a c h e r .
G A R C I N .  Fam illes du D auphiné, réfugiées en 

Suisse rom ande après la  révocation  de l ’É d it de N antes. 
A l ’une d ’elles a p p a rtie n t —  1. L a u r e n t ,  * 1683 à 
Grenoble, D r m ed., chirurgien dans un rég im ent ho l
landais p en d an t seize ans, puis à bord  d ’un  vaisseau 
de la  Com pagnie des Indes, avec lequel il fit tro is vo y a
ges de 1720 à  1729, bourgeois de N euchâtel 1732. 
B otan iste  e t n a tu ra lis te , correspondant de L inné, qui 
donna le nom  de Garcinia à  un  arb re  originaire des 
M olluques, de B ernard  de Jussieu , de R éaum ur, de 
Bernoulli, de B ourguet, de H aller, etc. C orrespondant 
de l ’académ ie des sciences de Paris, m em bre honoraire  
de la  Société royale de Londres, t  à  N euchâtel 1751. —  
Biogr. neuch. I, avec la  lis te  de ses pub lica tions. —  2. 
J e a n - L a u r e n t ,  fils du  n" 1, * 1733 à N euchâtel. 
P récep teu r en H ollande où il prêcha à A m sterdam  et 
à  La H aye, m it en vers des psaum es de D avid (publiés 
sous le t i t r e  d ’Odes sacrées), a u te u r d ’un  Traité du mélo
drame, 1772. Il acqu it pa r son m ariage avec une dem oi
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selle S tü rler, la seigneurie de G otten: (Vaud), où 
il se fixa. D evenu b o tan iste , il écriv it p lusieurs articles 
su r cette  science dans VEncyclopédie d ’Yverdon, m it 
en ordre le D ictionnaire botanique de R ousseau pour 
l ’éd ition  M oultou e t conçut le p lan  d 'u n e  Flore helvé
tiq u e , f  9 novem bre 1761. —  Voir Biogr. neuch. I. — 
De M ontet : Diet. —  Conservateur suisse  X I I I .  [L. M.] 

G A R D .  Fam ille  orig inaire de la vallée d ’Aoste, m en
tionnée dès le X IV e s., bourgeoise de 
Bagnes et de Saint-M aurice. A rm o i
ries : coupé d ’or à l ’oiseau couronné 
de sable, e t d ’azur au chevron de sable 
accom pagné de tro is étoiles d ’or e t de 
tro is coupeaux de sinopie en pointe. 
— 1. É t i e n n e , notaire  e t curial, se
cré ta ire  épiscopal, f  1758. —  2 .  P i e r r e  
1768-1839, curé de M onthev 1800- 
1822, v icaire général, grand chan tre, 
grand  sacris ta in .—  3. J o s e p h - A r n o l d , 

* 1750 à Bagnes, f  1828 à Saint-M aurice, fils du n° 1, 
bourgeois de Saint-M aurice 1786, cap itaine  au  service 
de F rance. Après le licenciem ent de 1792, m ajor, puis 
lieu tenan t-co lonel en E spagne. Colonel dans le con tin 
g en t vala isan  1818. Chevalier de Sain t-L ouis. —  4. E u 
g è n e ,  petit-fils du n° 1, bourgeois de Saint-M aurice 1815, 
D r m ed. à Saint-M aurice, chevalier de l ’Ordre royal 
d ’Espagne, chirurgien  - m a jo r au  rég im ent de Preux, 
t  1854 à Sain t-M aurice. — 5. F r é d é r i c ,  t  1849 à Ba
gnes où il é ta it né. P résiden t du dixain d ’E n trem o n t

et dépu té  à la  D iète can
tonale  1816-1837. Ami et 
correspondan t du doyen 
B ridel. —- 6. L o u is , fils du 
n° 5, 1799-1855, dépu té  à 
la C onstituan te  de 1839, 
jeune-suisse m ilitan t, cor
resp o n d an t de VHelvetic. 
A uteur de nom breuses 
chansons politiques et sa ti
riques. — 7. E u g è n e ,
1820-1909, officier au  ser
vice du  pape 1852-1860, 
c o m b a ttit à  Castelfidardo ; 
p résiden t de Bagnes, dé
p u té  au G rand Conseil, 
sous-préfet. A uteur d ’une 
re la tion  des événem ents 
de 1844 en Valais et dans 
la vallée de Bagnes, sorte 
de ré fu ta tio n  à la brochure 
de Maurice Filliez. —  8. 

M a u r i c e , 1824-1890, chanoine de l 'ab b ay e  de Saint- 
M aurice, professeur de philosophie au  collège de Sion 
1851-1858, puis à  celui de Saint-M aurice, don t il 
d ev in t p réfe t. Il propagea en Valais les œ uvres de 
la  Sain te-E nfance, de la p ropagation  de la  Foi, du 
P ius-V ere in  ; fonda en 1861 l ’o rphelinat de Véroliez à 
Saint-M aurice, et en 1879 la Société helvétique de Saint- 
M aurice, q u ’il présida  ju sq u ’à  sa m o rt. — Voir P. 
Bioley : Régiment de Preux, dans A n n . valaisannes.
—  Valais romand. —  E . e t H . Anderegg : Schweiz. 
Philanthropie, W allis. —  Conservateur suisse. —  J .  
B ertran d  : Valais intellectuel. —  Arch, de Bagnes et de 
Saint-M aurice. [J.-B.B.]

G A R D ,  d u . Fam ille française, possédant la  terre  
de Fresneville et la seigneurie de Sansoex en P icardie, 
se fixa au  Pays de Vaud après la conquête bernoise en 
1540. Arm oiries : d ’azu r à tro is ja rs  (oies) d ’argen t, 
posés deux et un . —  1. R o b e r t , achète en 1540 la 
com m anderie de la  C haux et de Croze. —  2. A n t o i n e , 
petit-fils du n° 1, achète  la  seigneurie d ’Échichens en 
1610, dom aine qui dem eura dans la fam ille ju sq u ’à son 
ex tinc tion  en 1777. —  D H V . [ M .  R . ]

G A R D E  ( B A T A I L L O N  D E S  T I R A I L L E U R S  
D E  L A) .  Créé en 1814 pour faire  p a rtie  de la  garde du 
roi de Prusse, ce bata illon  devait être  à  l ’effectif de 
429 h. et composé de N euchâtelois essentiellem ent. 
Le recru tem en t fu t difficile, de sorte que des Suisses 
fu ren t enrôlés et plus ta rd  l ’on eu t recours aux Prussiens 
pour com pléter les effectifs. Uniform e : tu n iq u e  v e rt

foncé, p an ta lon  gris de fer en hiver et de toile  blanche 
en été ; shako de d rap  noir. Prem ier com m andant, le 
m ajo r G ustave de Meuron. E n 1815, le bata illon  p rit 
p a r t4à  l ’occupation de Paris pa r les Alliés et reçu t un 
drapeau  du roi de Prusse en 1825. P a r suite de la révolu
tio n  neuchâteloise du 1er m ars 1848, le bataillon  qui, 
depuis p lusieurs années déjà, ne com pta it q u ’une m i
norité  de Neuchâtelois et de Suisses, cessa d ’être  une 
tro u p e  capitulée pour devenir p u rem en t allem ande. 
Le dern ier tira illeu r suisse fu t licencié en 1852. —  Eug. 
Vodoz : Le bat. neuch. des Tirailleurs de la Garde. [L. M.] 

G A R D E L L E .  Deux fam illes de ce nom  ont existé 
à  Genève, l ’une venue de Thiers en 
Auvergne, bourgeoise en 1579 et 1580, 
l ’au tre  originaire de L yon, bourgeoise 
en 1627 e t 1634. Toutes deux sont 
é te in tes. L a seconde a donné de nom 
breux  orfèvres, horlogers, peintres, 
joailliers, graveurs - ciseleurs ( voir 
S K L ) . Arm oiries  : p a rti, d ’azur à une 
échelle d ’a rgen t posée en bande, et 
d ’argen t à l ’hom m e vêtu  d ’azur. —
1. C l a u d e , f  1619, fixé à Genève en 

1559, orfèvre d ’une grande habileté , s ’est acquis une 
grande no torié té  par la  confection d ’une pièce d ’orfè
vrerie considérable, enrichie de pierreries, rep résen tan t 
« une ville artificiellem ent, fa ite» . —  2. D a n i e l , 1679- 
1752, p e in tre  e t collabora
teur de son frère R obert, 
av a it un  réel ta le n t de 
m in ia tu ris te  ; ses dessins à 
la p lum e on t de la  valeur.
Du Conseil des Deux-Cents 
1738. —  3. R o b e r t ,  frère 
du n° 2,1682-1765, pein tre  
d e m érite. P a r la p ro tection  
d ’un seigneur allem and, il 
p u t, à  Berlin, en tre r en 
re la tions avec de grands 
personnages et. faire leurs 
p o rtra its . Après un  court 
séjour à  Genève, il se ren 
d it à  Paris, s ’y  perfec
tio n n a  dans les ateliers de 
Largillière, puis rev in t 
dans sa p a trie . Ses ta len ts , 
une prodigieuse facilité et 
un  trav a il assidu ne ta r 
d è ren t pas à  en faire  le 
p o rtra itis te  à la m ode.
Berne, Genève, N euchâtel e t Vaud se le d isp u ta ien t. 
On a aussi de lui des vues de Genève et des gravures 
à l ’eau-forte  et à la m anière noire. — 4. É l i e ,  1688- 
1748, pein tre  su r émail. —  Voir Gali fie : Not. gén. VI, 
294. —  De M ontet : Diet. ( H .  D a .J

G A R D E S  -  S U I S S E S  ( R É G I M E N T S  D E S ) .
I. S e r v i c e  d e  F r a n c e . De tous les régim ents fournis 
pa r la  Suisse à la France, celui des Gardes-suisses 
é ta it le plus ancien e t le plus b rillan t. En 1567, le 
roi Charles IX  o b tin t des cantons suisses un  corps 
de 6000 h ., en 20 compagnies de 300 h., et un 
escadron de 200 chevaux, sous le colonel Louis Pfyffer, 
de Lucerne. Ce régim ent p o rta  déjà le nom  de Gar
des-suisses du roi. Il s ’im m ortalisa  à la re tra ite  de 
M eaux (27-28 sept. 1567) en p ro tégean t le roi et la 
cour, dans une m arche de 72 heures, à trav ers  l'arm ée 
de Condé. Charles IX , H enri I I I  et H enri IV eurent 
constam m ent quelques com pagnies suisses a ttachées 
à  leur garde, a v an t l ’in s titu tio n  perm anente  du régi
m en t des Gardes-suisses. Ainsi H enri II I conserva une 
partie  du régim ent Tuggener, H enri IV, les compagnies 
G allaty , Cressier, L an th en . Le régiment. G allaty  dé
fend it le roi à  la journée des B arricades (28 m ai 1588) 
et p rit une part, glorieuse aux  batailles d ’Arques 
(1589) e t d ’Y vry (1590). H enri IV form a un  corps 
spécial de deux com pagnies G allaty , d 'une  de Cressier 
et une de L an then , sous le nom  de « gens de guerre à 
pied, suisses, se rv an t à la garde du Roy » (1599). Cette 
troupe  fit la cam pagne de Savoie.

Création définitive du régiment. C’est en 1616 que le

M aurice  Gard. 
D'après une photographie .

Rohert  Bardel le.  
D'après un portrait de la 

co l lect ion  Maillart.
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roi Louis X I I I  décida d ’organiser ses Gardes-suisses 
d 'u n e  façon défin itive . « Le R oy se réso lu t, écrit Bas- 
som pierre, de faire  à Tours un  rég im ent com plet de 
ses G ardes-suisses, e t ils v in ren t faire la  prem ière garde 
d e v an t son logis le m ard y , douzièm e de m ars ». Ce 
nouveau  régim ent ne com pta  d ’abord  que cinq enseignes 
de 160 h . chacune : Pfyffer (Lucerne), Schorsch (Gri
sons), G reder (Soleure), de Gugelberg (Grisons), de 
P la n ta  (Grisons) auxquelles v in ren t s ’a jo u te r, le 17 jan v . 
1617, les enseignes G alla ty  (com pagnie colonelle), Re
d ing (Schwyz), flessi (C laris). Le prem ier colonel fu t 
G aspard  G allaty , de C laris. Le nom bre des com pagnies 
v a ria  de 10 à 29, ju sq u ’en 1763 où il fu t fixé à 16.

Campagnes. Le régim ent com pte dans ses é ta ts  de 
service 71 cam pagnes, 154 bata illes et 30 sièges. Il 
fo rm ait brigade avec le rég im ent des gardes-françaises.

Règne de Louis X I I I .  C om m andé p a r le colonel 
H essy, de Claris, le régim ent assiège M ontauban  (1620) 
e t  Negrepélisse. Avec le colonel G reder, de Soleure, 
il est au  siège de la Rochelle (1628), dans les Alpes au 
com bat du Pas-de-Suze, en 1640, au  siège d ’A rras, en 
1642 au  siège de T ortone, dans les F landres, en Italie , 
en Espagne avec le colonel Freuler, de C laris.

Règne de Louis X I V .  Le rég im en t perd  23 officiers 
à  la  bata ille  de Lens (1648). P e n d an t les troub les de 
la F ronde, il se b a t dans les rues de P aris. Le colonel 
d ’E stav ay er est g rièvem ent blessé au  siège de V alen
ciennes (1656). La m êm e année, le rég im en t s ’em pare 
de V alencia. Se d istingue au  com bat de la  R o q u e tte  
(1653), à  Saint-M enehould, à  la B orm ida, à  S tenay, 
au  siège d ’A rras. à D unkerque (1658) à  la  ba ta ille  des 
D unes où il cu lbu te  les Espagnols, dans les F landres 
en 1667. P e n d an t la guerre de H ollande, les Gardes 
son t à la prise de W oerden, à  l ’a ssau t de M aastricht, à. la 
bata ille  cle Senef (1674) où ils p e rd en t 11 officiers et 
329 sous-officiers et so ldats. A V alenciennes, le lieu te 
n a n t de Sacconay-B ursinel p én ètre  le prem ier dans la  ville 
(1676). A Saint-D énis, les Gardes b ra v en t les a tta q u es  
de la  cavalerie anglaise. P e n d a n t la  guerre de la  Ligue 
d ’Augsbourg, ils son t très  éprouvés à  W alcourt, à 
F leurus (1690), au siège de Mons (1691) où le roi ré 
com pense leur b rillan te  conduite  en d o n n an t le rang  
de colonel à tous les cap itaines. On form e, en 1691. 
les com pagnies de g renadiers. L ’effectif, qui a varié 
ju sq u ’ici, est fixé à  2400 h ., en 4 bata illons. Sous les 
colonels S tu p p a  (Grisons) et W agner (Soleure), le ré 
gim ent se couvre de gloire à  S te inkerque (1692), à 
Neerw inden (1693) en p e rd an t 11 officiers et 258 soldats. 
Le lieu tenan t-généra l François de R eynold  (F ribourg) 
prend le com m andem ent en 1702 : ba ta illes d ’E ckeren, 
de B lenheim  (1704), de Ram illies (1706), d ’O udenarde 
(1708), où les Gardes se sacrifien t pour couvrir la re 
tra ite , de M alplaquet (1709) où leurs pertes son t énor
mes. Siège de Douai.

Règne de Louis X V .  Au déb u t de la  guerre  de la 
succession de Pologne, Jean -V ic to r de Besenval, de 
Soleure, lieu tenan t-général, succède à  F r. de R eynold 
à  la  tê te  du  rég im ent. Il p rend  p a r t  au  siège de Philipps- 
bourg . Sous F r. de Z urlauben, de Zoug, p en d an t la 
guerre de la succession d ’A utriche, il assiège C ourtrai, 
Ypres et T ournay . A la  ba ta ille  de F o n ten o y  (1745) les 
bata illons d ’Affry, S taal et V illars-C handieu son t déci
m és par la prem ière décharge des A nglais. P en d an t 
la guerre de Sept Ans, nous trouvons le rég im en t au 
siège de Meppen (1759), au  com bat de Corbach et à  la 
prise de Cassel.

Règne de Louis X V I .  Depuis la guerre de Sep t ans 
la  pa ix  ne fu t plus troublée  en F ran ce. Le service de 
garde à  Versailles, à Compiègne, à  F o n ta ineb leau , les 
revues du roi aux  Sablons, les exercices de la  garnison 
de Paris rem pliren t l ’existence du  rég im en t. Louis 
d ’Affry, de Fribourg , é ta it colonel. Dès le d éb u t de la  
R évolu tion , les Gardes fu ren t exposés à  la  p ropagande 
du club helvétique de Paris qui chercha à  sem er l ’ind is
cipline e t la révo lte  dans leurs ra n g s . E n 1789, le 3 aoû t, 
une p a rtie  du  2 e bata illon , caserné à  R ueil, se m u tin a . 
Il fa llu t sévir rigoureusem ent ; 348 hom m es reçu ren t 
leur congé. La ferm eté du  capitaine de Lovs suffit à  r é ta 
b lir l ’ordre. Le bon sens du so ldat trio m p h a  des m enées 
révo lu tionnaires . Le jo u r de l ’épreuve suprêm e, le
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•10 ao û t 1792, le régim ent, fidèle à  son serm en t, se fit 
m assacrer à  son poste, abandonné  par les Gardes- 
françaises qui av a ien t dé jà  passé à l ’insurrection  et 
p a r les Gardes na tionales qui su iv iren t leu r exem ple 
au  com m encem ent du  com bat. E n  1818, 345 su rv iv an ts  
du rég im ent reçu ren t la m édaille du 10 ao û t frappée 
p a r ordre de la  Diète, p o r ta n t : H onneur et fidélité 
—  e t la croix suisse.

Restauration. E n  1816, Louis X V III  reco n stitu a  les 
Gardes-suisses en c réan t deux régim ents de la  « Garde 
royale suisse », fo rm an t b rigade e t com m andés p a r 
un  m aréchal de cam p suisse. Deux bata illons sous le 
colonel de C ourten  (Valais) p riren t p a r t  à  la  cam pagne 
d ’Espagne et à la prise du T rocadéro en 1823. A la 
révo lu tion  de ju ille t 1830, le 1er rég im en t suisse (Salis) 
pe rd it 300 h. à  Paris, dans les com bats de rues, à  l ’a ssau t 
des barricades et en co u v ran t la  re tra ite  su r S a in t- 
Cloud. Un dé tach em en t du  2 e suisse, com m andé pal
le m ajo r D ufay, de M onthey, se défendit héro ïque
m en t dans la caserne de B abylone e t au  m usée d ’a r ti l 
lerie. D ufay  fu t m assacré p a r la  populace : ce fu t l ’adieu 
des Suisses aux  B ourbons, et la  fin du  service de F rance.

Service de p a ix  et de garnison. A van t la  construction  
des prem ières casernes, vers 1690, les com pagnies 
logeaient chez l ’h a b ita n t, dans les faubourgs de Paris 
(Suresnes, Rueil, N an terre , Colombes, Sain t-D enis et 
C ertrouville). Dès la  fin du règne de Louis X IV , un  
b a ta illon  fu t caserné rue  G range-B atelière. Sous 
Louis XV, le 1er bata illon  logeait à  S a in t-R och, à 
M ontm artre  e t à C haillot, le 2 e é ta it  caserné à Rueil, 
le 3e e t le 4 e à  Courbevoie.

A Paris, le rég im ent fa isa it p a rtie  de la  garde du 
dehors, pa r opposition  à la  garde du dedans à l ’in té rieu r 
des palais, form ée pa r la com pagnie des Cent-Suisses. 
Il a lte rn a it le service avec les G ardes-françaises. Il 
av a it le prem ier rang  parm i les au tres  régim ents suisses 
de F rance. Le poste des com pagnies de G ardes-françaises 
et suisses du ch â teau  é ta it dans la  p rem ière cour, les 
F rançais rangés en haie à d ro ite , les Suisses à gauche. 
La solde des Gardes é ta it supérieure à  celle des au tres 
corps : le sim ple fusilier recevait 180 livres p a r an, le 
g renad ier 200 livres, le sergent 630 livres, l ’enseigne 
1400, le p rem ier-lieu tenan t 3000, le cap ita ine  7200, 
le colonel 22 000.

Uniformes et armement. L ’hab it gris à  revers bleus 
fu t  rem placé, vers 1700, pa r l ’uniform e rouge à p a re 
m en ts b lancs, cu lo ttes e t bas bleus. Depuis 1763, l ’offi
cier p o rta it l ’h a b it écarla te, collet, revers parem ents bleu 
de roi brodés d ’a rgen t —  agrém ents en losanges blancs 
sur les revers —  veste et cu lo tte  blanche, épau lettes 
d ’arg en t, cein tu ron  blanc, trico rne  bordé d ’argen t, 
cheveux en catogan . Les so ldats p o rta ien t les guêtres 
blanches, les grenadiers le bonnet d ’ourson.

Le m ousquet rem plaça l ’arquebuse vers 1615, les 
p iquiers d isp a ru ren t à l ’in tro d u c tio n  de la b a ïo n n e tte  
à douille en 1690 e t l ’in tro d u c tio n  du fusil à pierre 
(1703-1704) rem placé p a r le m odèle 1777. Les g ren a
diers p o rta ien t, en ou tre, un sabre court. Il y  av a it 
un  d rapeau  pa r com pagnie sous Louis X IV  : croix 
blanche trav e rsa n te  fo rm an t q u a tre  qu artie rs  flammés 
aux  couleurs du colonel général des Suisses e t Grisons. 
Plus ta rd , il n ’v  eu t plus que 2 d rap eau x  p a r bata illon  
e t celui de la  com pagnie générale qui é ta it b lanc semé 
de lys d ’or, soit 9 d rapeaux  pour le régim ent.

Organisation. La division du  régim ent en 4 bata illons 
rem onte  à  1635. E n 1640, l ’effectif é ta it de 2516 h., en 
1648 de 3420 h., en 1690 de 2400 11., en 1734 de 2820 h. 
en 1767 de 2416 h. Les recrues devaien t m esurer 5 pieds
4 pouces (1 m . 75) dans les com pagnies de fusiliers, et
5 pieds 6 pouces (1 m . 82) dans la  com pagnie générale 
e t les grenadiers. La com pagnie générale é ta it la  l re du 
régim ent, elle possédait son é ta t-m a jo r e t sa ju stice  
particu lière , elle a v a it pour chef honoraire  le colonel- 
général des Suisses e t Grisons. Elle se re c ru ta it dans 
l ’ensem ble des 12 régim ents suisses de F rance. On choi
sissait les hom m es les plus grands e t les plus beaux . L ’en
gagem ent é ta it de 4 ans. B eaucoup de soldats ren g a
geaient. Les vé térans de 20 ans de service av a ien t d ro it 
à  la «plaque de vétérance». Les enfants de tro u p e  é ta ien t 
in s tru it comm e fifres e t tam b o u rs. Il y  av a it 8 canons



Fusil ie r  (O rd o n n a n c e  de  1 724-  1 757)

M ousque ta i re ,  1620-

C anonn ier  en grand uniforme,  1 7 8 2 -1 7 9 2 .  G ren ad ie r  du 7= régiment de  la G a rd e  Royale ,  1816-1822.

U N I F O R M E S  D E S  G A R D E S - S U I S S E S  E N  F R A N C E .  C o l l e c t io n  A .  P o c h o n - D e m m e ,  B e r n e .

D H B S .  F A S C .  X X I I I .



G a r d e  su isse  en H o l l a n d e ,  Fusil ie r,  avant 1774. S o ld a t  du  ba ta i l lon  d e s  tirailleurs 
de  la G a r d e  à Ber lin, 1830 

(N e uchâ te l ) .

G a r d e  su isse  ponti f ica le  en tenue  de  gala, vers 1820.  G a r d e  su isse  pont if icale . H a l le b a r d ie r  en  tenue  de  gala,
après  la réforme de  1915.

C o l l e c t io n  A .  P o c h o n - D e m m e ,  B e r n e .  L e  T i r a i l l e u r  de  l a  G a r d e  au M u s é e  h i s t o r iq u e ,  N e u c h â t e l .
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de cam pagne e t 50 canonniers à  p lum ets rouges et blancs. 
La m usique co m p ta it 35 m usiciens. Le corps d ’officiers 
se re c ru ta it exclusivem ent parm i la  noblesse e t le p a 
tr i c ia t des cantons et pays alliés ; certaines charges 
é ta ien t héréd ita ires.

Commandants du régiment des Gardes-suisses de France : 
K aspard  G alla ty  (C laris), 1616-1619. — Fridolin Hessy 
(C laris), 1619-1628. —  Jean-LU ri ch C reder (Soleure), 
1628-1635. —  G aspard F reuler (C laris), 1635-1651. — 
Jean-M elchior H essy (C laris), 1651-1655. —  L auren t 
d ’Estavayer-M olondin  (Soleure), 1655-1685. — Pierre 
S lu p p a  (Valteline), 1685-1701. —  M aurice W agner 
(Soleure), 1701-1702. —  François de R eynold (Fribourg), 
1702-1722. —  Je a n  V ictor de Besenval (Soleure), 1722- 
1736.—  Jean -Jacq u es  d ’Erlach  (F ribouig), 1736-1742.
— Rodolphe de Castella (Fribourg), 1742-1743. —- 
B eat-François de Zurlauben (Zoug), 1743-1767. — 
Louis-A ugustin  d ’Affry (Fribourg), 1767-1792.

Restauration. C om m andants de la brigade suisse de 
la C arde royale : L ieu tenan t-général H enri de Salis- 
Zizers (Grisons), 1815-1819. — L ieutenant-général 
François M allet (Genève), 1819-1825. —  L ieu tenan t- 
général H enri H œ gger (Saint-G all). 1825-1830.

1er rég im ent de la Garde : H enri Hœ gger (Saint-G all), 
1815-1825. —  François-Sim on de Salis-Zizers (Grisons), 
1825-1830.

2 e rég im en t de la Garde : Charles d ’A lïry (Fribourg), 
1815-1817. —  Eugène de C ourten (Valais), 1817-1825.
— Joseph  de B esenval (Soleure), 1825-1830.

Bibliographie. Zurlauben : H ist, m ilit. des Suisses. —
Susane : H ist, de l ’in fa n t, française. —  Vallière : Le 
régiment des Gardes-suisses de France. — Vogel : Les 
privilèges des Suisses en France. —  M or eil : Die Schwei
zergarde in  Frankreich (1789-1792). — Maag : Gesch. 
der Schweizertruppen in  franz. Diensten (1816-1830). — 
Ordonnance du Roy concernant le régiment des Gardes- 
suisses, du 1er ju in  1763. — G. v. Vi vis : Die Fahnen  
des Reg. Ludw ig P fy ffer  dans A H S  1913.

I I .  S e r v i c e  d e  H o l l a n d e . E n 1748, les É ta ts-  
G énéraux conclurent une cap itu la tion  avec les cantons 
de Zurich, Schaffhouse, Claris et Appenzell, ainsi q u ’a
vec N euchâtel et Saint-G all, pour un  régim ent des Gardes- 
suisses composé de 8 com pagnies, de 200 h. chacune, di
visé en 2 bata illons de 800 hom m es chacun. En 1761, le 
can ton  de Berne rec ru ta  3 com pagnies pour ce rég i
m en t. Les Gardes av a ien t le pas sur les 8 au tres  régi
m ents suisses de H ollande.

Vers 1780 les compagnies de fusiliers é ta ien t de 100 h., 
celles de grenadiers de 61 h.

_Le rég im ent des Gardes-suisses fu t licencié en février 
1796, après avoir com battu , dès 1793, contre les arm ées 
de la  R évolution  française, sur la Meuse à Landrecies 
et à F leurus. Il fu t rap a trié  en avril, m êm e année.

L ’uniform e é ta it bleu de roi, doublé de rouge, collet 
bordé de blanc, parem ents b lancs, veste e t culottes 
blanches. T ricorne bordé d ’arg en t pour les officiers, 
avec ganses et hoquets a rg en t et orange, hausse-col 
d ’a rgen t, écharpe orange, épée d 'a rg en t à  garde sué
doise, a iguille ttes d ’argen t. Buffieterie blanche, gi
bernes noires, fusil et sabre pour les soldats. Bonnet 
d ’ours pour les grenadiers. D rapeau  de la  compagnie 
du prince, aux  arm es d ’Orange avec, au m ilieu, les 
sept flèches allégoriques des sept Provinces-Unies 
nouées d ’un  ru b an  rouge, avec la devise : Tanta est 
fiducia gentis. Les d rapeaux  des au tres  compagnies 
ava ien t les q u a tre  q u artiers flammés orange, bleu- 
b lanc, partagés p a r une croix blanche.

Colonels propriétaires, avec le rang  de lieu tenan t- 
général : F rédéric M ay-de Kiesen (Berne). 1748-1776.— 
François Sandoz (N euchâtel), 1776-1785.

Colonels-commandanls : A lexandre de W attev ille
(Berne), 1748-1758. —  B eat - Louis Steiger (Berne), 
1758-1766. —  François Sandoz (N euchâtel). 1770-1776.
— Louis d ’A ubonne (V aud), 1776-1786. — Voir May : 
H ist, m ilit. des Suisses IV.

Il 1. S e r v i c e  d e  N a p l e s . Le 7 octobre 1734, le roi 
Charles I I I  conclut avec A ntoine de Tschudi, de Claris, 
une cap itu la tio n  pour un b a ta illo n  des Gardes-suisses 
de 6 com pagnies de fusiliers de 120 h. chacune et 
d ’une de grenadiers de 110 h . ; p o rté  à 10 compagnies

en 1738. C apitu lation  renouvelée en 1754 et en 1776 
pour 20 ans. E n 1754, les Gardes fu ren t transfo rm és en 
un rég im ent de 2 bata illons .de 830 h. chacun.

P en d an t la  cam pagne de 1744, les Gardes-suisses, 
sous le colonel Freuler, p riren t d ’assau t les re tran ch e
m ents au trich iens à Favola. A V elletri, le bataillon  
soutenu pa r 5 régim ents suisses se m ain tin t contre des 
forces supérieures. Les Gardes firent la cam pagne de 
1746 au P iém ont.

Les Gardes-suisses p a rtag ea ien t avec les Gardes- 
napolitaines le service ex térieur des palais royaux.

Le com m andem ent du régim ent é ta it héréd ita ire  dans 
la famille des Tschudi, de Claris.

Uniform e rouge, parem ents, retroussis, revers, veste 
et cu lo tte  bleu de roi. Officiers : hausse-col d 'a rg en t 
aux arm es du roi. cein tu ron  blanc, chapeau bordé d ’a r
gent, avec cordon et tro is houppes d ’a rgen t ; épée 
d ’argen t dam asquinée en or. Les fusiliers p o rta ien t les 
cheveux en cadenette , les grenadiers relevés en tresse. 
D rapeaux à croix b lanche trav e rsa n te  avec qua tre  q u ar
tiers à  flam m es rouges, jaunes, b lanches e t noires.

E n 1789, à la révolution  de Naples, to u tes les troupes 
suisses, y com pris les Gardes, fu ren t rap a triées. —  Voir 
May : Hist, m ilit. des Suisses IV.

IV . G a r d e - p o n t i f i c a l e . La compagnie de la Garde- 
suisse pontificale fu t créée par le pape Ju les II, en 
1506, l ’année même où il posait la prem ière pierre de la 
nouvelle basilique de Sain t-P ierre. Le prem ier capi
ta in e  fu t G aspard de Siünen, d 'U ri. tu é  en 1517 au 
com bat de Rim ini. E n 1527, Rome fu t prise d ’assau t 
p a r l ’arm ée im périale du connétable de Bourbon. La 
Garde-suisse se ba rricad a  dans le parv is de Sain t-P ierre. 
Elle s’y défendit 6 heures contre des m illiers de lansque
ne ts . Les Suisses, presque tous Zuricois, e t leur capi
ta in e  Gasp. R oust, fu ren t tous égorgés su r les dalles 
du chœ ur e t ju sque  sur les au te ls ; 42 h. qui avaien t ac
com pagné le pape au  château  Saint-A nge échappèrent 
à  la  m o rt. La Garde ne fu t reconstituée  q u ’en 1548. 
Le pape P au l I I I  o b tin t une nouvelle com pagnie com 
m andée pa r le capitaine-colonel Jo s t de Meggen, de 
Lucerne. Elle co m p ta it un  lieu ten an t, un  enseigne, 4 
sous-officiers (Rottmeister), 4 tam bours, 1 fifre, 2 
joueurs de cor et 1 p révô t et 200 hallebardiers. En 
1550, deux nouvelles com pagnies de 120 h. v in ren t 
s ’a jo u te r à celle de Rom e, pour la garde des légats de 
R avenne et de Bologne (Beroldingen et Arnold von 
Spiringen, d ’Uri). A p a r tir  de 1565, Lucerne fourn it 
régulièrem ent le com m andant (10 ap p artin re n t à  la 
fam ille P fyffer-d’A ltishofen). A la bata ille  navale de 
L épante  (1571), le G arde-pontifical H ans Nölle, de 
Kriens, s ’em para  de deux d rapeaux  tu rcs . On les déposa 
à l ’arsenal de Lucerne.

L ’effectif é ta it de 140 h. en 1643, de 120 h. en 1660, 
de 345 h. en 1780. E n 1788 : 4 officiers, 13 sous-officiers, 
4 tam bours, 1 fifre, 8 hau tbo is, 100 hallebardiers, 
1 grand-juge, 1 aum ônier, 1 chirurgien et. 1 g rand-p révô t.

La G arde-pontificale p a rtag ea  le sort du pape et fu t 
chassée de Rom e par les F rançais, en 1798. R econstituée 
en 1800. E n 1809, dispersée de nouveau  pa r les F ra n 
çais, elle se reform a en 1814, quand la cap tiv ité  de 
Pie V II p rit fin. L a dernière cap itu la tion  entre le Saint- 
Siège e t le can ton  de Lucerne da te  de 1825. Pie IX , en 
1858, après l ’in te rd ic tion  du service capitulé pa r la 
C onstitu tion  fédérale de 1848, conclut un  accord, non 
plus avec un  canton, m ais avec le corps lui-m êm e, con
sidéré comme cocontractant.. A p a r tir  de ce m om ent, 
et ju sq u ’à  l ’heure actuelle, les engagem ents sont indi
viduels. L ’effectif est de 133 hom m es. Le com m andant a 
rang  de colonel. P e n d a n t l ’été  1913, il y  eut. quelques 
désordres dans la  Garde provoqués pa r un  régim e nou
veau que les hom m es tro u v a ien t tro p  sévère ; une cin
quan ta ine  de Gardes refusèren t de faire l ’exercice. 
L ’ordre fu t v ite  ré tab li grâce à l ’énergie du colonel 
R epond.

A vant la suppression du pouvoir tem porel, la Garde 
logeait au  V atican  en hiver, au palais de M onte-Cavallo, 
en été. A ctuellem ent, elle est casernée au  Belvédère. 
La chapelle de San Pellegrino et. le cim etière voisin 
fu ren t concédés, au m ilieu du X V IIe s. à la  Garde-suisse. 
Cette chapelle, du I X e s., ainsi que le cim etière, re n 
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fe rm en t les tom bes de beaucoup d ’officiers e t de 
so ldats. Chaque année, au  mois de m ai, a  lieu l ’asser- 
m en ta tio n  solennelle des . recrues, dans la cour du 
Belvédère. Il existe, en Suisse, une société des anciens 
G ardes-pontificaux qui a une assem blée générale tous les 
deux ans.

Uniformes et armement. L a trad itio n  a ttr ib u e  à 
R ap h aë l le dessin p rim itif  des som ptueux  costum es 
de la G arde-pontificale. Ce costum e, constam m ent 
re p ro d u it dans leurs œ uvres p a r les plus grands a rtis te s  
de la  R enaissance ita lienne, a  a tte in t  son plus h a u t 
degré de perfection  sous Clém ent V III  (1592-1605).
Le tab le au  du palais M attel, à  Rom e, rep ré sen tan t 
l ’en trée  de Clém ent V III  à  Ferrare , en 1598, nous m on
tre  les ha llebard iers suisses rev ê tu s de pourpo in ts 
ta illadés d on t les m anches raphaëlesques s ’harm on isen t 
avec les chausses à  rayures oranges e t bleues. De nom 
breuses fresques rep résen ten t les Gardes-suisses : au 
V atican , au Palazzo Vecchio de Florence, au  château  
de C aprarola près de V iterbe. L ’uniform e p rim itif  
nous a  été conservé p a r une m in ia tu re  qui orne le 
m an u scrit d 'u n  poème d écriv an t le re to u r trio m p h a l 
de Ju les I I  à  Rom e, après l ’expédition  de Bologne, où 
les Suisses l ’av a ien t accom pagné. On reco n n a ît le ca
pita ine  Silinen à sa chaîne d ’or, au  b â to n  de com m ande
m en t. Il p o rte  un  sajo ou soubreveste  doré e t échancré 
sur u n  p ourpo in t v e r t, des chausses rayées bleues 
et blanches, un  bére t orné d ’u n  panache. Les m anches 
tailladées et les crevés a p p a ru re n t vers 1548. Les 
rayures des chausses d ev in ren t d é fin itivem en t jaunes, 
bleues e t rouges à  la  fin du  X V Ie s. L a coiffure é ta it 
le béret, puis la toque, en guerre le m orion à  crête. 
Au X V II Ie s., il y  av a it tro is uniform es : celui d ’h iver, celui 
d ’été e t celui de deuil, noir e t b lanc . E n  guerre e t pour 
les cérémonies, les Gardes p o rte n t la  dem i-cuirasse. Ils 
son t arm és de hallebardes de six pieds, de l ’épée à 
garde de cuivre, l ’escorte du d rap eau  p o rte  l ’épée à 
deux  m ains. A ctuellem ent, les Gardes on t, en ou tre, 
le fusil e t la b a ïo n n e tte  pour certa ins exercices.

P en d an t le cours du X IX e s., l ’affaiblissem ent général 
du  goû t accen tua la  décadence du costum e de la Garde- 
pontificale. Le colonel R epond e n tre p rit de rendre  
à la tenue  de ses hom m es son ancienne splendeur. Son 
prédécesseur, le colonel M eyer-de Schauensec, av a it 
déjà, en 1906, supprim é le casque prussien  à crinière 
blanche adop té  en 1850. Pour la  p e tite  ten u e , on choisit 
la  toque  à  fond évasé de S ix te-Q uin t. E n  1914, on re 
p rit le m orion h isto rique, te in t en noir. E n  1915, les 
hallebardiers reçu ren t l ’ancien po u rp o in t du  X V Ie s. 
et, comm e p e tite  tenue , le sayo non ta illad é  de 1527. 
L ’am ple et p itto resque  m an teau  (giornea) p e in t pa r 
P in turicchio . dans la  fresque du couronnem ent de 
Pie I I ,  a  rem placé la capote m oderne. Les officiers po r
te n t,  depuis 1914, ce m êm e costum e rouge à  crevés 
ve rts  dessiné p a r les m aîtres de la  R enaissance.

Le drapeau  est aux  couleurs du  pape, les q u artiers 
séparés pa r la  croix blanche, e t p o rta n t en abîm e l ’écu 
du  com m andant. Le colonel Iiirschbüh l, de Coire, a 
succédé, en 1921, au  colonel R epond, de F ribourg .

Les sentinelles suisses qui m o n ten t la garde au  V a
tican  devan t la porte  de bronze, son t la  dernière et 
fidèle évocation d ’un passé glorieux.

Voir L ü to lf : Die Schweizer garde in  Rom. —• May : 
H ist, m ilit. des Suisses  IV . —  R epond : Le costume 
de la Garde suisse pontificale et la Renaissance ita
lienne. [ P .  d e  V a l l i è r e . ]

G A R D E S C I ,  M a r i a - A n t e a ,  de Brissago, * à  L ac
ques en 1570 de G iovanni G innetti ou de Zenetini, 
de Brissago, épousa Oliviero Gardesci du m êm e village. 
Fem m e d ’une grande v e rtu , elle e n tre tin t des re la tions 
avec la  princesse Marie de Savoie e t avec la reine de 
F rance. Fonda à  Sesto Calende une confrérie e t m ouru t 
encodeur de sa in te té  à  Turin  le 7 mai 1630. Elle jo u it 
d ’une grande vénéra tion  en Italie  e t à  Brissago. —• 
BStor. 1885. —  Oldelli : Dizionario. —  B orran i : 
Ticino Sacro. [C. T.]
. G A R D I A N .  Vieille famille d ’E stavayer-le-L ac, en
core ex is tan te . A rm oiries : d ’azu r à  une croix tré  fiée 
d ’or m ouvan te  de tro is m onts d ’a rg en t e t accom pagnée ! 
de 4 étoiles du dernier, 2 en chef et 2 en poin te ; 2 clous

d ’arg en t fichés dans les m onts, au pied de la cro ix . 
La fam ille a donné p lusieurs gouverneurs e t m em bres 
du clergé d ’E stav av er. —  1. L a u r e n t , gouverneur 
d ’E stav ay er 1550-1552, 1561-1563. —  2. M a r i e - 
Ca t h e r i n e , sœ ur Agnès au  couven t des dom inicaines 
d ’E stav ay er, p rieure  1704-1707, 1711-1719, 1735-1738
—  3. H y a c i n t h e ,  b a n n e re t;  f  1787. —  4. A l p h o n s e -  
J o s e p h - L a u r e n t ,  * 1805, n o taire  1829, dépu té  au  
G rand Conseil 1837-1847, 1861-1865, conseiller d ’É ta t
1839-1845, p réfe t d ’E stav ay er 1845-1847, juge, puis 
p résid en t du trib u n a l de la  Broyé 1857-1869 ; f  1869 .—  
Voir G rangier : A nnales. —  Dellion : Diet. —  H . de 
V evey : Les anciens ex-libris frib . [H. V.]

G À R D O N A ,  B a t t i s t a ,  scu lp teu r, de L igorne tto , 
acheva  en 1578, avec Francesco Casella do C arona, la 
co nstruction  e t la  décoration  des deux tr ib u n es  du 
chœ ur de l ’église de S an ta  M aria della Consolazione à 
Todi. — B ianchi : A rtis ti ticinesi. — S K L .  [C. T.]

G A R D Y .  Fam ille genevoise originaire du  Midi de la 
F rance, reçue à  l ’h a b ita tio n  à  Genève en 1714 e t à i a  
bourgeoisie en 1792. —  1. F r a n ç o i s - A n d r é ,  1836-1924, 
juge au  tr ib u n a l de com m erce 1868-1880, dépu té  au 
G rand Conseil 1874-1878, a u te u r  de brochures de po liti
que locale. —  2. F r é d é r i c - L o u i s ,  fils du  n° 1, * 1870, 
d irec teu r de la  B iblio thèque publique et u n iversita ire  
de Genève depuis 1906, a u te u r d ’opuscules e t d ’articles 
d ’histo ire locale. —  3. L o u i s - S a m u e l ,  1829-1919, a u 
teu r d ’opuscules re la tifs au  sp iritism e. —  4. E d o u a r d -  
A n t o i n e ,  * 28 ao û t 1839, frère du n° 3, ingénieur, p ro 
fesseur de dessin techn ique  et de m ath ém a tiq u es au 
Collège 1874-1903 e t à  l ’Ecole d ’horlogerie de Genève, 
réd ac teu r en chef du Journal suisse d ’horlogerie dès 
sa créa tion  1876. —  5. e t 6. P a u l - A u g u s t e ,  * 1863, 
et P a u l - G e o r g e s ,  * 1871, fils du  n° 4, ingénieurs- 
électriciens, fondateu rs, en 1890, d ’une usine d ’a p p a 
reillage électrique à  la P laine (can ton  de Genève), 
tran sp o rtée  à la Jo n c tio n  (P lainpalais) en 1899.—  Voir 
D SC . [F. G.]

G A R E I S ,  K a r l ,  1844-1923, * à  B am berg, ju ris te  
a llem and, p riv a t-d o cen t à W ürzburg  1873, professeur 
ordinaire de d ro it germ anique e t ecclésiastique à l ’un i
versité  de Berne 1873. Il fu t conseiller du gouvernem ent 
p en d an t le K ulturkam pf. Après son appel à l 'un iversité  
de Giessen en 1875, il pub lia , avec son successeur, le 
professeur Philippe Zorn : Staat und  Kirche in  der 
Schweiz, 1877. [E. B.]

G A R E T T I .  Fam ille d ’origine piém ontaise (A sti), 
signalée à  Sem brancher, Sion, M artigny dès 1327. — 
J e a n ,  abbé de Saint-M aurice dès 1378 ; p a rtisa n  du 
pape Clém ent V II p e n d an t le schism e. C’est sous son 
m in istère  (1410) q u ’Am édée V III  de Savoie fonda  
le p rieuré  de R ipaille , dép en d an t de l ’abbaye  de Sain t- 
M aurice, d o n t il su iv a it la règle e t les con stitu tio n s . Il 
rép ara  le ch â teau  du v id o m n at de Bagnes, où il m o u ru t 
le 22 novem bre 1410. —  A rchives de Saint-M aurice.
—  A ubert : Trésor de Saint-M aurice. [ J . - B .  B. et T a . ]

G A R I L L A T ,  N i c o l a s ,  de Jou lens sur Merges
(V aud), chanoine de L ausanne, d ’Aoste e t de Sion 
1463, fonctionnaire  de la cour pontificale, abbé de 
l ’île de Sa in t-P ierre  1481, p rieu r de Rüeggisberg, 
abbé du Lac de Jo u x  1483, évêque d ’Iv rée  en Ita lie  
1485. —  R eym ond : Dignitaires. [M. R.]

G A R I N  (sain t Garin), m o in e ,* àP o n t-à -M o u sso n (L o r
raine), puis abbé de S a in t-Jean  d ’A ulph en 1110, évê
que de Sion de 1138 à  1150, o b tin t le re to u r de Loèche 
e t N aters à l ’église cathéd ra le  en 1143 ; t  27 aoû t 1150 (?) 
à  S a in t-Jean  d ’Aulph. —  Voir Ruffin : Vie de saint 
G u érin .— G onthier : Vie de sain t Guérin. [D. I.]

G A R I N .  Fam illes des can tons de F ribourg  e t de 
V aud.

A. C a n to n  de F r ib o u r g .  Fam ille encore ex is tan te , 
bourgeoise de Bulle où on la rencon tre  en 1438 déjà  ; 
le no taire  Comba la  fa it rem on ter à  l ’année 1339 et 
la  d it aussi originaire de R iaz. Arm oiries : de gueules 
au  chevron d ’or accom pagné de tro is étoiles du  m êm e.
—  F r a n ç o i s , de Bulle, chanoine à  W issensteig (Ba
vière) ; chanoine et ch an tre  de Saint-N icolas à F r i
bourg 1579, exam in ateu r des causes ecclésiastiques, 
fu t nom m é p rév ô t de Saint-N icolas le 29 m ai 1587 et 
m o u ru t en 1588 a v an t d ’avoir reçu  du nonce la con-
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firm ation  de son élection. —  Comba : Liste des familles 
bourgeoises de Bulle, dans A  F  V I .  — Archives d ’É ta t  
F ribourg  : Grosse de Bulle. —  J .  G rem aud : Notice 
sur la ville de Bulle, dans A S H F  I I I .  [ R æ m y . ]

B. C a n to n  de V a u d . Fam ille de H aute-Savoie, fixée à  
L avey  en 1614. —  1. J a c o b ,  1801-1896, m inistre , ph i
lan th ro p e. —  2. A u g u s t e , 1840-1919, m édecin à  Y ver
don, député , p h ila n th ro p e .—  Livre d’Or. [M, R.] 

G A R M I S W I L  (C. Fribourg , D. Singine, Com. Guin. 
V. D G S). H am eau  re levan t au  sp irituel de la paroisse de 
Guin. Anciennes formes : en 1301 Garmanswile (voir 
F ö rs tem an n  I, 600). Au débu t du siècle dernier, 
François M oosbrugger, de Fribourg , p rop riétaire  d ’un 
dom aine à  Garmiswil, y  découvrit des sources sulfu
reuses e t fonda, en 1810, un  établissem ent de bains qui 
fu t assez fréquen té  ; au jo u rd ’hui ces sources sont taries. 
—  Voir K uenlin  : D id . I I . — Baladin : Z ur Siedelungs- 
gesch. dans F  G X X V II. —  Liberté 7 ju in  1911. [J. N.l 

G A R M I S W I L ,  ou d e  G A R M I S W I L ,  G A R M A N S -  
W I L ,  G A R M E N S W I L .  Fam ille fribourgeoise éte in te , 

originaire du ham eau de ce nom , b o u r
geoise de F ribourg  dès 1345. A rm o i
ries : d ’argen t à la bande d ’azur char
gée d ’un soc de charrue du cham p, 
posé dans le sens de la bande, le dit 
soc chargé d ’une étoile d ’azur. —
1. H e i n t z m a n ,  b annere t du Bourg 
1444-1446, m em bre du P e tit  Conseil 
1448, destitué  en 1449 p a r le duc 
A lbert d ’A utriche et incarcéré à  la 
T our-R ouge. —  2 . U l m a n ,  tan n eu r, 

du  Conseil des Deux-Cents 1453, des Soixante et des 
Secrets 1459, b an nere t de l ’Auge 1 4 6 6 -1 4 6 8 , m em 
bre du P e tit Conseil 1 4 6 9 -1 5 0 5 , d irec teu r de la lé
proserie de B ourguillon 1473, trésorier 1485-1488 ; 
il fu t, en 1476, un des chefs de l ’expédition  de pil
lage entreprise, après la  bata ille  de M orat, dans le 
Pays de Vaud et le com té de R om ont. —  3. J a c q u e s ,  
d it Jacki ou Jeckli, frère du n° 2, du Conseil dos 
Soixante  1460, receveur des cens de la ville 1468, des 
Secrets 1470, b an n ere t de l ’Auge 1481-1483, m em bre du 
P e tit  Conseil 1483-1505, d irecteur de la léproserie de 
Bourguillon i4 8 6 . —  4. H u g u e s ,  fils du n° 2, du Conseil 
des D eux-C ents 1475, des Soixante 1480-1503, des Se
c rets 1487, receveur des cens de la ville 1496. — 5. 
B e r n a r d ,  fils du n° 3, du Conseil des Deux-Cents 1506- 
1510, percep teu r de l ’ohm geld 1508-1511, du Conseil des 
S o ixan te  1510, des Secrets 1512, bannere t de l ’Auge 
1525-1528, avoué du couvent des A ugustins 1528, 
du P e tit  Conseil dès 1528, bailli de Bellegarde 1536- 
1539. —  6. J e a n  o u  H a n s ,  petit-fils du n° 3, du Conseil 
des D eux-Cents 1535-1542, des Soixante 1542, bannere t 
de l ’Auge 1543-1546, bailli de Vuippens 1549-1554, 
du  P e tit Conseil 1549-1586, capitaine au service de 
F rance, t  28 avril 1586. —  7. J a c q u e s ,  fils du n° 5, 
d u  Conseil des D eux-C ents 1543, des Soixante 1544, 
ban n ere t de l ’Auge 1549-1552, 1557-1560, conseiller 
1554-1579. —  8. J e a n  o u  H a n s ,  le jeune, fils du n° 6, 
du  Conseil des D eux-Cents 1541-1550, des Soixante 
1550-1578, édile 1555-1558, 1563-1566, bailli de Pont 
1558-1563, bailli de Bossonens 1573-1578, m em bre du 
P e tit Conseil 1578-1587. — 9. J a c q u e s ,  le jeune, 
fils du n° 7, du Conseil des Deux-Cents 1551-1573, 
des Soixante 1573-1598, bailli d ’Éverdes-V uippens 
1574-1579. —  10. S é b a s t i e n ,  du Conseil des Deux- 
Cents 1570, bailli de Bulle 1574-1579, du Conseil des 
Soixante  1577-1584. —  11. E r h a r d ,  fils du n° 8, du 
Conseil des Deux-Cents 1572, des Soixante 1575, bailli 
d ’É verdes-V uippens 1579-1584, b an nere t de l’Auge 
1588-1591, édile 1592. —  12. J e a n - J a c q u e s ,  fils du 
n° 9, du Conseil des Deux-Cents 1612-1617, des Soixante 
1617-1630, édile 1619-1621, bailli de P on t 1621-1626, 
t  ju in  1629 ou 1630. —  13. P i e r r e ,  fils du n° 11, du 
Conseil des Deux-Cents 1595, bailli de C.hàtel-Saint- 
Denis 1599-1604, du Conseil des Soixante 1604-1610. — 
Voir Fuchs-R aem v : Chronique fribourgeoise. —  W eit
zel : Répertoire, dans A S H F  X. —  Zurich : Catalogue, 
dans A F  1918 et 1919. —  Büchi : Freiburgs Bruch. — 
Archives d ’É ta t  F ribourg  : Livres de bourgeoisie ; 
Besatzungsbücher; Gén. Schneuwly et Daguet. [J. N.]

G A R N I E R .  Fam illes du Ju ra  bernois et de Genève, 
à  l ’origine prénom  français dérivan t de W arin-hari =  • 
W erner.

A. J u r a  b e r n o is .  Fam ille d ’origine française établie à 
P o rren tru y  aux  X V Ie e t X V IIe s. Arm oiries : écartelé, 
aux 1 e t 4 d ’azur à  tro is 
étoiles, aux  2 e t 3 d ’or à 
l ’aigle bicéphale de sable.
—  1. G e o r g e s , * à P o r
ren tru y  1550, D r m ed. et 
phil., rép u té  pour son 
savoir. Médecin particu lier 
de l ’archiduc M aximilian 
d ’A utriche, qui lui confia 
l ’ad m in istra tio n  de ses 
dom aines en Allemagne.
É levé en 1613 à ia  noblesse 
h éréd ita ire  de l ’em pire ; 
t  à  Ensisheim  1614. —  Ses 
deux fils ju m eaux , J e a n - 
A d a m - C h r i s t o p h o r e , cité 
de 1614 à 1680, et J e a n - 
H e n r i - L é o p o l d , cité de 
1614 à 1664, jouèren t un 
rôle im p o rtan t en qualité  Claude-Antoine Garnier en 1810. 
de généraux  dans les D'après une miniature sur 
arm ées im périales lors de ivoire.
la guerre de T ren te  ans.
— Voir Arch, de l ’ancien évêché de Bàie. —  K . Gauss : 
Reformationsversuche in ... P runirut. —  Archives du 
couvent des Carm élites de G ross-Strentz (Silésie). — 
Mager : Joh. A d a m v . Garnier, dans Skapulier, c a h .8 .

Une nouvelle branche se fixa à Saignelégier au début 
du X I X e s. Arm oiries : d ’azur à tro is 
épis d ’or issants d 'une  terrasse de 
sinopie e t sommés d ’un  croissant 
d ’a rgen t. — 2. C l a u d e - A n t o i n e , 1780- 
1862, * à  Malans (Franche-C om té), 
D r m ed., s’é tab lit à Saignelégier et 
acq u it la  bourgeoisie des Enfers. Dé
p u té  au  G rand Conseil, p résident du 
trib u n a l, préfet des Franches-M on- 
tagnes 1850-1862. —  3. Ca m i l l e -
A n t o i n e - J o s e p h , fils du n» 2, 1812- 

1875, prem ier m édecin de l ’hôpita l S ain t-Joseph  à 
Saignelégier, fondé avec l ’aide de sa famille en 1850.
—  4. J o s e p h - M o d e s t e - S e r v a i s ,  frère du n" 3, 1813- 
22 m ai 1871, député au  G rand Conseil, juge à la Cour 
d ’appel 1851, se fixa à Berne. Professeur de droit civil 
français à l ’un iversité . —  5. P a u l ,  fils du n° 4, 1847- 
1904, négociant et industrie l, conseiller m unicipal de 
Berne 1899-1904. —  Voir B eu re t-F ran tz  : L ’hôpital S t. 
Joseph à Saignelégier, dans A lm . cathol. du Jura  
1923. [P. G a r n i e r . ]

B. C a n to n  d e  G e n è v e .  Nom de plusieurs familles de 
Genève, don t deux donnèren t des m ag istra ts .

I .  Fam ille de Besançon. — 1. A n t o i n e , pasteu r ém i
gré, reçu  bourgeois de Genève en 1578, à  la descendance 
duquel a p p artien n en t : — 2. S i m o n , 1583-1654, pasteu r 
en F rance, à l ’H ôpital de Genève, à Chancy, à  Céligny.
—  3. J e a n - F r a n ç o i s - G a b r i e l , 1739-1787, m em bre du 
Conseil des Deux-Cents 1782. — 4. A b r a h a m , 1745- 
1815, g rand-juré , su pp léan t de la grande cour de 
Ju s tice  civile 1794.

II . F am ille d’A iguières en Provence. — 1. R e n é , 
reçu bourgeois de Genève en 1685. — 2. J e a n , arrière- 
petit-fils du n° 1, * 1758, m em bre de l ’Assemblée n a 
tionale 1793, a d m in is tra teu r et syndic 1795, m em bre 
du Conseil lég islatif 1797, receveur m unicipal sous 
l ’E m pire, député au  Conseil rep ré sen ta tif  à la  R estau 
ra tio n . — Voir Sordet : Dictionnaire. [C. R.]

G A R O N ,  L o u i s ,  poète et conteur, * à Genève 
1574, f  à Lyon 1631, adm is à la bourgeoisie avec son 
père en 158Ö. Il s’é tab lit à  Lyon vers 1596, fu t lecteur 
à Oullins, puis ab ju ra  le p ro testan tism e vers 1604. Il 
a publié des trad u c tio n s d ’ouvrages pieux et des re 
cueils de gaillardises, don t le plus im p o rtan t est le 
Chasse-ennuy, 1628-1631. dont la prem ière partie  a été 
souvent réim prim ée. — Voir Revue du Lyonnais V. —
A. Blondel, dans M D G  X X II I .  [A. Ch.]
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G A R O N N E .  Fam ille  originaire de Som m ières 
(B as-Languedoc), réfugiée à N euchâtel à la  fin du 
X V I I I e s., reçue de la  com m une de V ilars en 1813 et 
n a tu ra lisée  neuc.hâteloise en 1824. —  A l e x i s ,  1826- 
1881, bourgeois d ’A arau le 23 ju in  1853, p a s teu r à 
A arau  1853, m em bre du Conseil d ’église p ro te s ta n t 
et p résid en t du synode, un  des p ionniers de la réform e 
de la théologie. Son fils —  A l e x i s ,  * 1864, inspecteur 
des fo rêts à  L iestal 1891, dépu té  au  G rand Conseil 
de B àle-C am pagne 1899-1921, q u ’il présida en 1912- 
1913, m em bre de la com m ission fédérale d ’estim ation , 
colonel d ’artille rie  1910, chef d ’é ta t-m a jo r de la V Ie di
vision 1905-1909, com m andan t de la  V Ie brigade d ’a r 
tillerie 1912-1916. [H. Sch.]

G A R O V A G L I O .  Voir G a r o v o .
G A R O V O ,  G A R O V I , G A R U O ,  G A R V 1 , G A -  

R O F  et G A R O V A G L I O .  Fam ille noble de Bissone 
alliée aux  A llio  ou Aglio  déjà  au X V Ie s., d ’où le nom  de

EGO PRATER D/CAS 
DEGAR&O DEBISSQNO 
ORD1NÜ SERVORVM 

:ANCTEiMARIE<ACRE 
.TPEOOGIE-DOCTORFBI 

IERMOC -TEMPD/M
- 1 J o j E T  % E C R A T \8 

f A / I T 1 $ 0 4 D I E  14- IAN V A k L "

Luca Garovo. D'après un b a s-re l i e f  du co m m en ce m en t  du 
X V I e s. (É g l i se  de San Giovanni à Mendrisio).

Garovaglio. On tro u v e  la  fam ille à  M endrisio au  X V Ie s. 
D ’après Corti, les Garovaglio de Còme et de Milan sont 
originaires de Bissone. Arm oiries  des Garovo : coupé den
telé d ’or et d ’a rgen t ; au  p rem ier à  une aigle de sable ; au 
deuxièm e a un  serpen t to rtillé  en pal de sinopie, flanqué 
à senestre d ’un scorpion de sable. Arm oiries des G aro
vaglio : p a r ti de Garovo et d ’Aglio : de gueules chargée 
d ’une tê te  d ’ail d ’a rg en t à  5 racines du m êm e et à  5 
feuilles de sinopie. —  1. L u c a , religieux, D r theo l. E n 
•1503 il fit constru ire  à  ses frais l ’église de S a in t-Jean  de 
M endrisio. Une pierre, rep ro d u ite  dans R ahn  : I  M onu
m enti, le rep résen te . —  2. P a o l o  Garvi, scu lp teu r et 
a rch itec te , scu lp ta  les fonts b ap tism au x  de la cathédrale  
d ’A tri (Abruzzes) en 1503. E n 1506, il y  constru isit 
une chapelle pour le com pte de M atteo  A ndrea A cqua
v iva, seigneur d ’A tri. —  3. F r a n c e s c o  Garof, a rch i
tec te , j  le 9 ao û t 1591 à  D a tsch itz  (M oravie). E n  1586 il 
y constru isait le clocher de l ’église, à  sep t étages, avec 
une galerie de sty le  renaissance. —  4-6. D o m e n i c o , 
M a t t e o  et T o m m a s o  G arovaglio, arch itec tes e t sculp
teu rs , trav a illa ien t à  Rom e de 1628 à  1667. M atteo et 
Tom m aso, frères, trav a illè ren t aussi dans la  basilique de 
Saint-A ntoine de Padoue en 1653, 1663, 1664 et 1667. 
U n D o m e n i c o  Garovaglio é ta it  en 1628 chef de la  fa 
brique de la  chartreuse  de Pav ie. —  7. J a c o p o  G a 
r o v o , scu lp teur à Gênes. Vers 1646 il liv ra  une sculp
tu re  pour la  fontaine du p o n t d it plus ta rd  P o n te  Reale, 
au jo u rd ’hui placée sur la  place Colombo. —  8. G i u 
s e p p e  Garovi, dessinateur, s tu c a teu r et inciseur sur 
cuivre, élève de Stazio e t de M azzetti-Tencalla , t r a 
vailla  jusque vers 1750 à Venise. —  9. S a n t o , chancelier 
de l ’évêché de Còme en 1702 e t p ro to n o ta ire  aposto li
que ad instar. —  10-11. F r a n c e s c o  et A n g i o l a  G aro
vaglio léguaien t en 1756 et 1757 tout,e leur for tune pour la 
fondation  d 'une  école à  Bissone. —  12. Z e n o n e  Garovi, 
scu lp teur, t  à Bissone. E n 1800 il trav a illa  dans l ’église 
de San Carlo à Milan. En 1857 il exposait un  buste  de 
m adone à Berne. — 13. S a n t o  Garovaglio, de la  b ra n 
che de Còme, * à Còme le 28 jan v ie r 1805, t  à Pavie 
le 18 m ars 1883. C om m andeur de la couronne d ’Italie  
et p endan t 30 ans professeur de bo tan ique à l ’un iv er

sité de Pav ie. Il y  fonda le lab o ra to ire  de c ry p to g a 
m ie. — S K L .  —  A L B K .  —  Btor. 1881, 1885, 1892 et 
1893. —  A H S  1914, 1918. [C. t . ]

G A R T E N ,  von.  Fam ille  é te in te  de m in isté riau x  
de M urbach-L ucerne, m entionnée de 1168 à 1500 en
v iron. Sceau : un  B accom pagné d ’une flèche.—  A r n o l d ,  
H e i n r i c h ,  D i e t h e l m  et W e r n e r ,  frères, tém oins lors 
de l ’érection  de la  paroisse de la  ville de L ucerne en 
1178. —  B u r k a r d ,  grand  conseiller 1318, otage pour 
le p rév ô t J a k .  S tör en 1326, apposa son sceau au  tra ité  
de 1330. —  W i l h e l m ,  chanoine de B erom ünster 1460.
—  Gfr. Reg. —  K opp : Geschichte. —  A rch. d ’É t.at 
L ucerne : Hofrödel. [p .-x . W.]

G  A R T E N  H A U S E R .  Fam ille  des cantons d ’Appèn- 
zell e t de Saint-G ali.

A. C a n to n  d ’A p p e n z e l l .  —  1. JOH AN N E S, trésorier 
1517. —  2. M o r i t z ,  bailli dans le R h ein ta l 1536, land- 
am m ann  1542. —  3. P a u l ,  accep ta  la  R éform e et s ’é ta 
b lit dans les R ho d es-E x té rieures, don t il fu t en 1597 
le p rem ier lan d am m an n . D éputé  d ’Appenzell au  ren o u 
vellem ent de l ’alliance avec la  F rance  en 1602. A laissé 
un  réc it des troub les religieux. —  L L .—  L L H .  —  W al
ser : A p p . Chronik. —  M ülinen : Prodromus. [R.Sch.-B.]

B. C a n to n  d e  S a in t - G a l l .  Fam ille é te in te  de la 
ville de Sain t-G all, des X V e e t X V Ie s., venue p robab le
m en t de l ’Appenzell. —  V a l e n t i n  G artenhuser, bach e
lier en  philosophie à  Bàie en 1510. — M a r t i n ,  1 1515 à 
M arignan. —  L e o n h a r d ,  ad m in is tra teu r de l ’ordre 
teu to n iq u e  à H itzk irch  1540. —  T h e o b a l d ,  m aître  
ès a r ts  1550. —  Voir H a rtm a n n  : Ausgestorbene Ge
schlechter (m us. à  la  B ib lio th . de la  ville de Saint- 
Gall). [Bt.]

G A R T M A N N .  Fam illes des Grisons e t d ’Uri.
A. C a n to n  d e s  G r is o n s .  Fam ille établie  à l ’origine à 

Saflen et à  Vais (Grisons). Selon M uoth, elle y  é ta it rep ré 
sentée déjà  au  X V e s. C h r i s t e n  est m entionné à Vais 
dès 1515. De Saflen e t Vais, la fam ille se ré p an d it peu 
à  peu dans le can ton  en tier, où elle est ac tuellem en t 
bourgeoise de v in g t co m m u n e s .—  1. M a r t i n ,  p o d esta t 
de P lurs en 1577, ainsi que —  2. V a l e n t i n ,  en 1613.
—  3. G e o r g ,  lan d am m an n  de la  h a u te  ju rid ic tio n  de 
T schappina, dépu té  à  la  p re sta tio n  du  serm en t à la 
le ttre  d ’alliance 1 7 1 2 .  —  4 .  J o s i a s , de K ästris , 1 8 0 0 -  
1 8 8 0 ,  lan dam m ann  du cercle d ’Ilanz (M istra l S ia s ) .— 
5. J o h a n n e s ,  frère du n° 4, 1 8 5 0 - 1 9 1 7 ,  lan d am m an n  du 
m êm e cercle, dépu té  au  G rand Conseil. Son frère
—  6. B a r t h o l o m e ,  in s titu te u r  à  S t. M oritz, don t il 
acq u it la  bourgeoisie en 1864. P en d an t de longues 
années m em bre e t p résiden t des au to rités  com 
m unales, bourgm estre , p résiden t du cercle de H au te- 
E ngadine 1873-1875. —  7. C h r i s t i a n ,  fils du n° 6, 
* 1865, av o ca t à S t. M oritz 1888-1905, p résiden t du 
cercle de H au te-E n g ad in e  1899-1903, p résiden t de com 
m une à St. M oritz dès 1906, p résid en t du tr ib u n a l 'd e  
d is tric t de M aloja 1906-1908, dépu té  au  G rand Conseil 
1801-1905 e t depuis 1911, colonel e t g rand-juge de la 
V Ie division. T rava illa  au  développem ent de la  gym nas
tique dans les Grisons e t de la  sta tion  clim atèri que de 
S t. M oritz. — 8. R o b e r t ,  flls du n° 5, * 1889, p résiden t 
du cercle d ’ilan z , député  au  G rand Conseil. [ J .  R o b b i . ]

B. C a n to n  d ’U r i .  Fam ille é te in te  d ’U ri, m entionnée 
du X V e au X I X e s., originaire du  Valais. Le berceau 
u ranais est la ferm e de T alachern  à B ürgten d ’où elle 
ém igra à  A ltd o rf e t Spiringen. —  H a n s  acqu it la b o u r
geoisie d 'U rseren  en 1 6 4 1 .  —  Voir ob ituaires e t ren tiers 
d 'A ltdorf, B ürglen et Spiringen. —  Stam m buch  aux 
Arch, de Spiringen. —  N bl. Uri V II, p . 65, 66, X V III , 
p. 4 4 .  — W ym ann : Schlachtjahrzeit, p . 3 4 .  [ J .  M ü l l e r , A .]

G A R T N E R .  Fam ille lucernoise de B erom ünster, 
re m o n tan t au  d éb u t du X V e s., d ’où son t issus p lusieurs 
chanoines et em ployés du couvent. — Gfr. Reg. — 
B ran d ste tte r  : Bürger geschleckter von M unster. [P.-X. W.]

G A R V E L ,  J e a n ,  rec teu r d ’école à  P o rren tru y , 
com posa de 1591 à  1613 plus de v in g t pièces de th éâ tre  
à  l ’usage de ses élèves. L a Prophétie de Jérémie  en est 
la m eilleure. —  A S J  1907. [A. Sch.]

G A S ,  F r a n ç o i s ,  Genevois, 1815-1889, d irec teu r de 
la B iblio thèque publique de Genève 1857-1884, député  
au G rand Conseil 1866-1870 e t 1878-1880. — Voir 
JG , 15 ja n v . 1889. [F. G.]
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G A S C ,  E sa ïe ,  * 1748, f  à  M ontauban 1813, de 
L acaune en L anguedoc (T arn), fu t nom m é p asteu r à 
Genève 1781. Fougueux R ep résen tan t, il fu t banni pour 
dix ans, après la  révo lu tion  m anquée de 1782, e t passa le 
tem ps de son exil en divers lieux, no tam m en t à Constance. 
En sa qualité  de p as teu r de la  p e tite  colonie genevoise 
réfugiée dans cette  ville, il y  b ap tisa  le fu tu r général 
D ufour. L a révo lu tion  de 1789 lui a y a n t ro u v ert les p o r
tes de la p a tr ie , il rev in t à  Genève en avril 1790 e t rep rit 
le p a s to ra t, d ’abord  à  C artigny, puis en ville 1792. Élu 
à l ’Assemblée na tionale  le 11 février 1793, il résigna ses 
fonctions ecclésiastiques et d ev in t m em bre du Comité 
provisoire de sûreté  le 22 décem bre 1793, et syndic 
lors du ré tab lissem en t d ’un  gouvernem ent co n stitu 
tionnel au  p rin tem ps 1794. On l ’accusa d ’avoir connivé 
à  l ’insurrection  de 1794 qui éclata  p en d an t son année 
de sy n d icat. É lu  au  Conseil lég islatif en 1795, il fu t 
nom m é secrétaire  d ’É ta t ,  le 12 jan v ie r 1798. C’est à  ce t i 
tre  q u ’il signa le t ra ité  de réunion de Genève à ia  France. 
Il accom plit avec d istinction  diverses m issions en France 
(octobre et novem bre 1792) et en Suisse ; aussi avait-on  
pensé à lui en 1796 pour rem placer R eybaz comm e m i
nistre  de la  R épublique à  Paris ; m ais le D irectoire 
lui refusa  son agrém ent. Nommé professeur à  la  fa 
culté  de théologie p ro te s ta n te  de M ontauban 1809, 
il y  enseigna successivem ent ju sq u ’à  son décès la  ph i
losophie, la  théologie e t la  dogm atique et so u tin t des 
lu tte s  avec les consistoires du Midi qui ne tro u v a ien t 
pas son enseignem ent assez o rthodoxe. —  Voir Ch. 
D ardier : Esaïe Gasc, citoyen de Genève, sa politique 
et sa théologie. [E.-L. B u r n e t . ]

G A S E N Z E N  (C. Saint-G all). Voir Gams.
C A S E T T A  R O M O N S C H A .  Née de la  fusion du 

Grischun Romonsch et du A m itg  della Relig iun e della 
Patria, la  Gasetta Romonscha  p a ru t pour la  prem ière 
fois à Surrhein-Som vix  le 6 jan v ie r 1840 et cessa de p a 
ra ître  p en d an t le 2 e sem estre 1841. L ’Ilg  A m itg  dii Pie- 
vel lu i succéda. De 1842 à  1844 aucun  jo u rn a l ne fu t 
publié dans 1’O berland grisou. E n 1845 p a ru t II Confe
derali Grischun, de 1845 à  1848 II Romonsch (très catho 
lique), de 1849 à 1856 V A m itg  dii Pievel, im prim é à 
Coire, et dès 1857 de nouveau  la  Gasetta Romonscha, 
im prim ée au déb u t à  Coire e t dès le cinquièm e num éro à 
D isentis. —  Schweizer Presse 1896, p. 476. [p . n .  c.J

G A S N E R ,  GASIVI ER.  V o i r  G a n S N E B .
G A S P A R E .  Prénom  de différents personnages te s

sili ois don t le nom  dé  fam ille est inconnu. — 1. G a s p a r e  
d e  C a r o n a ,  probab lem en t do la famille des Solari, 
ingénieur de la fabrique du dôme de Milan, trav a illa  
au  dôm e en tre  1393 et 1402, sous la direction de son 
frère Marco de Carona. Inspecteu r des carrières de 
m arb re  de G andoglia en 1416. — S K L .  —  Arch, 
storico Lombardo X I I .  —  2. G a s p a r e  d e  C a r o n a ,  
scu lp teu r de la seconde m oitié du X V e s. L ’église p a 
roissiale de Carona possède encore des sculp tures de 
v ieux  au te ls, une p e tite  s ta tu e  de la vierge et u n  bé
n itie r auxquels il a p robablem ent collaboré. A Gênes, 
il trav a illa  au  palais Sauli, b â ti en 1494. —  S K L .  —
3. G a s p a r e  d e  L u g a n o , scu lp teur. D ’après Zam boni, 
il trav a illa  de 1499 à  1503, avec Antonio della Porta , 
au x  scu lp tures de la  façade vis-à-vis de la  Loggia 
del Form entone  à B rescia. — S K L .  —  4. G a s p a r e  ou 
G a s p e r o  DE M o r c o t e , m aitre-constructeu r, trav a illa it 
en 1546 au  ch âteau  Saint-A nge à Rom e. —  ÉStor. 1885.
—  5. G a s p a r e  d e  S e s s a ,  condottière du duc de Milan, 
m entionné pour la prem ière fois en 1451. A cette  date, 
il é ta it envoyé avec Michele de Lucques à Locam o 
pour aider le com te R usca contre les incursions des 
gens de Bosco. Lors de la cam pagne de Giornico, il 
fu t envoyé en garnison à Locam o, où il a rriv a  le 11 dé
cem bre, m ais fu t au ssitô t rem placé p a r B artolom eo de 
Crémone. —  Un G a s p a r e  d e  S e s s a ,  banni, é ta it admis 
le 25 ju in  1526 à  re n tre r  dans le bailliage de Lugano et 
o b ten a it la  re s titu tio n  de ses biens contre paiem ent de 
la som m e de cent couronnes.—  BStor. 1879, 1881, 1882, 
1895, 1897. —  A S  I,  I I .  [C. T.]

G AS P A R I ,  D o m e n i c o ,  * à  Pon te  Capriasca, in 
génieur m ilitaire, ém igra à Porto  Longone (ile d ’Elbe) 
et y re s tau ra  la forteresse, f  dans cette  ville vers 1786.
—  M a s s i m o , petit-fils du précédent, * à  Porto  Longone,

cap itaine  de cavalerie dans la  garde royale d ’E sp a g n e . 
consul général de l ’É tru rie  dans l ’île d ’E lbe. Le 18 oct. 
1805, Charles IV le fît chevalier de l ’ordre de Charles I I I .
—  F r a n c e s c o , ingénieur, p a ren t des précédents, * en 
1728 à Pon te  C apriasca, fu t ingénieur de la ville et de la 
forteresse de Capone avec le t i t r e  d ’oflicier des ingé
nieurs m ilitaires. Il jo u it d ’un  grand  crédit dans le 
royaum e de Naples et reçu t une pension du roi. — 01- 
delli iD izion . (suppl.). — B Stor. 1879. — S K L .  [C. T.]

G  A S P  A R  IN,  com te A g é n o r -É t i e n n e  de .  H om m e 
politique et publiciste  français, * 1810. Après une courte 
carrière ad m in istra tiv e  en France, il v in t, en 1848, 
se fixer à V aleyres-sous-R ances (Vaud) e t à Genève 
où il m o u ru t en 1871. Cham pion de la  liberté  religieuse 
e t adversaire  du régim e du Second E m pire, il fit en 
Suisse des conférences nom breuses en faveur de l ’abo
lition  de l ’esclavage, de la liberté  religieuse, de la sé
pa ra tio n  de l ’Église et de l ’É ta t ,  de la  suppression de 
la guerre, etc., e t pub lia  des articles, des brochures et 
des ouvrages de va leu r sur des questions religieuses et 
sociales. L a crise d ’in to lérance de 1846 dans le canton 
de Vaud lu i perm it de form uler le principe de la sépa
ra tion  de l ’Église et de l ’É ta t  dans Christianisme et 
paganisme, 2 vol. A publié en outre : La question de 
Neuchâtel, 1857 ; L ’Amérique devant l ’Europe, 1862 ; 
Un grand peuple qui se relève, 1866 ; La République  
neutre d’Alsace, 1870. Après sa m ort, p a ru t son te s 
tam e n t politique, sous form e d ’un ouvrage in titu lé  ; 
La France, nos fautes, nos périls, notre avenir, 1872. 
G asparin ap p a rten a it à  une ancienne famille corse, 
b ranche cade tte  des G aspari, é tablie  depuis le X V Ie s. 
dans la  p rincipau té  d ’Orange e t devenue huguenote 
pa r le m ariage d ’un de ses m em bres avec une nièce 
du célèbre Olivier de Serres. — Voir France protestante.
— Th. Borei : Le comte 
Agénor de Gasparin. —
Catherine - Valérie ,  fem 
me du précéden t, e t fille 
d ’A u g u s te -Jacq u es  Bois- 
SIER, * 1813, t  1894, se 
consacra, comme son m a 
ri, à une action  sociale 
d ’édification et de p ro tes
tan tism e. Elle n ’a  signé 
de son nom  presque aucun 
de ses nom breux  ou v ra 
ges. A l ’âge de v ing t ans, 
elle fit p a ra ître , sous le 
pseudonym e d 'A nto ine 
Goru, tro is Nouvelles, et, 
en 1835, le Voyage d'une  
ignorante. Les trav e rs  des 
com m unautés issues du 
Réveil, l ’in s titu tio n  des 
diaconesses p ro tes tan tes  Valérie de Gasparin en 1851. 
e t l ’Armée du Salu t lui die- D aPrès un Pastel de Durand, 
tè re n t des livres de polém i
que, tan d is  q u ’elle pub lia it contre l ’ivrognerie et la p ros
t itu tio n  légale plusieurs brochures populaires. Les ou v ra 
ges les plus connus sont : Le mariage au po in t de vue 
chrétien, 1842-1843 (prix M onthyon, de l ’Académ ie fra n 
çaise) ; Livre pour les femmes mariées, 1845 ; Il y  a des p a u 
vres à P aris... et ailleurs, 1846 (prix  M onthyon, de l ’Aca
démie française) ; Quelques défauts des chrétiens d’a u 
jo u rd ’hui, 1853 ; La lèpre sociale, 1870; Lisez et ju g ez;  
Armée (soi-disant) du salut... 1883 ; Dans les prés et 
sous les bois, 1887. Les époux G asparin ont fondé à 
L ausanne l ’école de gardes-m alades de la Source. — 
Voir C. Barbey-Boissier : La comtesse Agénor de Gas
parin  et sa famille. —  Marie D u to it : La Comtesse 
Agénor de Gasparin. — Marc D ebrit : La Comtesse 
Agénor de Gasparin, Souvenirs. — Revue des Deux- 
Mondes, 15 déc. 1864. — Sainte-B euve : Nouveaux  
Lundis  9 jan v . 1865. —  Edm ond Scherer : Études 
sur la littéral, contemp., 3 me s é r ie .—  Ph . Godet dans 
Revue Chrétienne 1885. —  A rm and Pom m ier : M me la 
Comtesse de Gasparin, écrivain calviniste . —  La France 
Protestante. — Alexis François : Le berceau de la Croix- 
Rouge. [H. Da.]

G A S P A R I N O .  Prénom  de plusieurs personnages
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tessinois, don t le nom  de fam ille est inconnu. —  1. 
G a s p a r i n o ,  o u  G a s p a r e  d ’A n t o n i o ,  de la vallée de 
Lugano, m aître -co n stru c teu r e t arch itec te , a u ra it cons
tru it ,  d ’après le BStor. 1885, p. 6 et S K L ,  le palazzo 
del capitano del popolo à  Pérouse, à  p a rtir  de 1472, 
le clocher de San Domenico e t la piazza del mercato 
dans la  m êm e ville ; à Cótta di Castello, les fortifications 
près de la  porte  San Giacomo. E n 1484-1486, il au ra it 
trav a illé  dans l ’église de San Francesco à  Assise. 
Bourgeois d ’honneur de Pérouse. Les docum ents, ce
p e n d an t, le m en tio n n en t comme lom bard , sans au tre  
précision. —  2. G a s p a r i n o  d e  C a r o n a ,  scu lp teur, 
trav a illa it en 1492, avec B ernardino e t B aldassare de 
C arona, à  la  basilique d o  L o rette . —  3 .  G a s p a r i n o  
d e  N o v a g g i o ,  ingénieur, trav a illa  à  Pérouse, et, en 
1502, constru is it un  canal e t d ’au tres ouvrages au lac 
T rasim ène. —  S K L .—  A L B K .  —  BStor. 1885, 1908 —  
Vegezzi : Esposiz.—  M erzario : I  maestri comacini. [C. T . ]  

G A S P A R I S ,  ou d e  G A S P A R I S ,  PIETRO, de L u
gano, com m issaire des guerres 1803-1817. E n jan v ie r 
1817, il fu t im pliqué, avec Pellegrini, dans l ’affaire de 
sou strac tio n  de bons en faveur du can ton  lors de la li
q u idation  de la d e tte  helvétique, e t dans l ’affaire des 
crédits reconnus pa r le Congrès de Vienne en faveur 
du can ton  et des com m unes tessinoises. Ces affaires 
ag itè ren t l ’opinion publique ju sq u ’en 1819, e t donnèren t 
lieu à  des procès re ten tissan ts . —  A tti  del Gran Con
siglio. [G . T . ]

G A S P O Z .  Fam ille vala isanne, bourgeoise d ’Évo- 
lène, établie  aussi à  Sion. —  1. T h é o d u l e ,  notaire , 
v ice-châtelain  d ’H érens, dép u té  à  la  D iète 1576. —
2. J e a n - B a p t i s t e , t  1891, dépu té  au  G rand Conseil.
—  Arch, bourg , de Sion. [J.-B.B.J 

G A S S ,  Nom de fam ille dérivé d ’un  lieu d 'h a b ita tio n
et signalé dès le X I I I e s. 
sous les form es de Gazun , 
an der Gassen, in  der Gas
sen, vor Gassen. Il a dis
paru  des I cantons d ’Uri, 
Z urich et Valais, m ais on 
le tro u v e  encore dansB âle- 
Cam pagne, (com m unes de 
R o ten flu h ,O ltringen, L ies
ta l ,  B inningen, M ünchen
ste in  e t H olstein). A 
L iestal, la 'fam ille est bour
geoise depuis 1623. —  1. 
R u d o l f , * 1716 à  Liestal, 
avoyer de 1764 à  sa m ort 
1791. —  2. C h r is t ia n ,  de 
R otenfluh, * 2 aoû t 1838 
à R otenfluh , in s titu te u r  à  
B uchten  1850-1864, Gel- 
terk in d en  1864-1871, à  

Christian Gass. l ’école p rim aire  de filles
D'après u ne  photographie . & Bàie 1871-1875 et à  

l ’école secondaire de filles 
1875-1905 ; déploya une gi’ande ac tiv ité  sociale, poli
tiq u e  e t pédagogique. D éputé au G rand Conseil de Bâle
1881-1896, m em bre et p résiden t de la com m ission de 
surveillance de l ’école de tra v a u x  fém inins 1894-1905, 
qu i a été reprise par l ’É ta t  sur son in itia tiv e . P rési
d en t du synode scolaire bâlois, m em bre du Conseil d ’édu
cation  1895-1902, il fu t l ’a u teu r du  pro jet de subven tion  
fédérale aux  écoles prim aires suisses. M embre du com ité 
cen tra l de la Société des in s titu teu rs  suisses 1905, 
fo n d a teu r de la Société coopérative de consom m ation 
de Bâle, don t il présida longtem ps le Conseil d ’adm in i
s tra tio n . t  30 décem bre 1907. — Voir UB. —  U LB.
—  Sozin : M hd. Namenbuch. — LL. —  B J  1903. —- 
Bürgerbuch Liestal. —  Basler Nachrichten, 31 décem bre 
1907. —  Basler Zeitung, 1er jan v ie r 1908. [O. G.]

G A S S E N ,  In.  Fam ille de Zurich. Voir I n  G a s s e n  
G A S S E N ,  I n d e r .  Fam ilie du  Valais. Voir G a s s e r .  
G A S S E R .  Nom de famille des cantons de Berne, 

F ribourg , Grisons, Lucerne, Saint-G all, Schaffhouse, 
Schwyz, U nterw ald , Uri, Valais e t Zurich.

A. C a n to n  de B e rn e . I. Des familles encore actuelle
m en t florissantes du nom  de G a s s e r , i n  d e r  G a s s e n , 
a n  d e r  G a s s e n , etc., sont citées dans différentes com 

m unes dès 1239. —  R o b e r t , de Belp, 1865-1920, juge 
à la cour d ’appel. —  II . A la fam ille é te in te , bourgeoise 
de la ville de Berne, a p p artie n n e n t : —  1. P e t e r , du 
P e tit  Conseil 1352. —  2. J o h a n n e s , du P e tit  Conseil 
1427. —  3. B e r n h a r d , bailli d ’A arbourg  1501. —
4. L o r e n z ,  bailli de V evey 1545, de G randson 1555, 
tréso rie r des pays de langue allem ande 1546. —■ 5. A n t o n ,  
bailli de L aupen 1567, du P e tit Conseil 1572, adm in is
t ra te u r  du chap itre  de S ain t-V incen t 1574, ban n ere t 
1577, 1592 e t 1602, in te n d a n t des b â tim en ts  1580, 
p lusieurs fois délégué, en tre  au tre s  auprès du  roi de 
F rance  e t en 1588 à  la  conclusion de l ’alliance à S tra s
bourg . f  1605. Arm oiries : d ’azu r à  la ba rre  pavée d ’a rgen t 
chargée d ’une fleur de lys issan t du  flanc d ex tre . —
—  Voir L L .  —  F R B .  —  A H S  1910. —  G rüner : Genea
logien (m ns. à  la  B ibl. de la ville de B erne). [L. S.]

B .  C a n t o n  de F r i b o u r g .  GASSER ( C h a r r i è r e ,  1621) 
Fam ille bourgeoise de F ribourg , O ber
sch ro t et P lan fayon . Arm oiries  : d ’or 
à  une m arque de m aison de sable. 
A la fam ille pa tricienne de ce nom  
a p p a r tie n n e n t:  —  1. J a c q u e s ,  des 
Deux-C ents 1573, bailli de Bossonens 
1583, b an n ere t 1591, secret 1595, 
bailli de Bellegarde 1607, t  1616. —
2. F r a n ç o i s ,  fils du n° 1, des D eux- 
Cents 1597, édile 1609, bailli de F on t 
1613, secret 1619, b an n ere t 1625, con

seiller 1626, f  1637. —■ 3. N i c o l a s ,  fils du n° 2, bailli 
de V aulruz 1639, f  1648. — 4. F r a n ç o i s - P i e r r e ,  fils 
du  n° 2, des D eux-C ents 1634, bailli de P lan fayon  1642, 
t  1697. —  5. J e a n - J o s e p h ,  des D eux-C ents 1763, bailli 
de Surpierre 1776. —  6. Je a n  - A u g u s t i n  - B runo, * 4 
décem bre 1766, f  11 décem bre 1834, du G rand Conseil 
1787, com m issaire d ’É ta t  1788, conseiller 1814, trésorier 
1816, secrétaire  de la  C onfédération 1804-1814. —
7. PANCRACE-BRUN0, * 14 avril 1745, f  15 avril 1826, 
au  service de France 1765, des D eux-C ents 1771, bailli 
de Schw arzenbourg 1780, d irec teur de l ’arsenal 1793. — 
Arch. d ’É ta t  F ribourg  : Généalogies. [ R æ m y . ]

C. C a n t o n  d e s  G r i s o n s .  Fam ille de H aldenste in , 
é te in te  à  Igis. [L. J-]

D. C a n t o n  d e  L u c e r n e .  GASSER, IN DER GASSEN. 
Fam ilie  de la  ville de Lucerne e t du bailliage de W illi- 
sau depuis le X IV e s. —  R u d o l f ,  grand  conseiller 
1550, ferm ier de la  pêche dans la  R euss, t  1553. — 
Gfr. —  Livres du  Conseil (réperto ire). [P.-X. W.]

E. C a n t o n  d e  S a i n t - G a l l .  Fam ille répandue p a r ti 
culièrem ent dans le R h e in ta l, m ais aussi dans d ’au tres 
régions saint-galloises e t dans l ’Appenzell. M ention
née dès le X IV e s. —  L i e n h a r t ,  secrétaire  de ville 
à  R heinegg 1478. —  Voir U StG . —- H ardegger et 
W artm an n  : Der H o f Kriessern. —  W artm an n  : Der 
H o f W idnau-H aslach. [Bt.]

F . C a n t o n  d e  S c h a f f h o u s e .  Fam ilie d ’U n te rh a llau .
—  J o h a n N - C o n r a d , p a s teu r e t D r phil., * 9 ju illet 
1870, p a steu r à  B uchberg  1894-1907, o u v rit en 1903 
l ’école réale de R üdlingen-B uchberg , qui fu t reprise 
pa r l ’É ta t  en 1904. P a s te u r d ’une paroisse libre év an 
gélique de W in te rth o u r 1907-1913, p a steu r de la  paroisse 
na tionale  e t m aître  d ’hébreu  à l ’école can tonale  dès
1913. A uteur de tra v a u x  de critique religieuse. —  Voir 
D SC. [L. S.]

G. C a n t o n  d e  S c h w y z .  Fam ille nom breuse dans le 
N euviertel. Des ram eaux  é ta ien t é ta 
blis très anciennem ent à  Lauerz, 
Seewen e t M orschach. Arm oiries : de 
gueules à  deux cro issants d ’argen t 
accom pagnés en chef d ’une croix du 
m êm e e t en po in te  de tro is coupeaux 
de sinopie. — 1. H a n s ,  vers 1524-19 
ju in  1609, bailli du pays de Gaster 
1560-1562 e t 1568-1570, landam m ann  
1576-1578, co nstru isit la chapelle de 
Allerheiligen du T obelbach près de

Schwyz. Charles Borrom ée séjourna chez lui lors de son 
voyage en Suisse. —  2. H a n s , bailli dans les Höfe 
1638-1640. —  3. J o h a n n - W a l t e r , bailli de Thurgovie 
1678-1680. — 4. J o h a n n - F r a n z , nom m é en 1640 pa r le 
couvent de Saint-G all cap itaine  de W il, où il m o u ru t.
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—  5 .  J o h a n n - R u d o l f , fils du n° 4, re v ê tit plus ta rd  
la m êm e charge 1648-1650. —  6. J o h a n n - M a r t i n , bailli 
du  pays de R aster 1676-1678, de Lugano 1692-1694, 
v ice-landam m ann 1702-1704, f  8 ao û t 1706. —  7. J o s e f - 
A n t o n , in te n d a n t des b â tim en ts , bailli d ’Uznach 1734- 
1736. —  Le préfet K a r i . et le d irecteur de l ’hôpita l 
J o s e f - K a r l  jo u èren t un rôle dans la  querelle des Rudes 
e t des D oux 1764-1765. — Voir L L . — Gfr. 21, 361 : 
22, 164 ; 32, 129 ; 46, 69 et 103. [R-r.]

H .  C a n t o n  d ’U n t e r w a i d .  G A S S E R ,  A N  D E R  G A S S E N ,  
bourgeois de l ’Obwald, paroissiens de Lungern (1381) 
e t de Gis v i l  (1642). De 1576 à 1724, d ix-neuf m em bres 
de cette  fam ille firent p a rtie  du trib u n a l des Quinze. — 
J u l i a n a ,  abbesse du couven t de Saint-A ndré à Sarnen, 
* 1862, e n tra  au  couvent en 1883, prononça ses vœ ux 
en 1886 ; supérieure des novices 1888, prieure 1893, 
abbesse 1902, t  10 octobre 1906. —  Voir K tichler : 
Geneal. Notizen. —  Protocoles du T ribunal des XV. —■ 
Obw. Volksfreund  1906. —  D ürrer : Einheit Unter
waldens. —  [ A l .  T.] — Une fam ille é te in te  du même 
nom ; qui p a ra ît originaire de Schwyz, acqu it la n a tio 
nalité  du N idwald en 1558 e t 1578 et en 1612 la bour
geoisie d ’E nnetm oos. [R. d.]

I. C a n t o n  d ’U r i .  Fam ille d ’Isen ta l rem o n tan t à 
A n t o n ,  de la  L éventine, t  à  Isen ta l en 1 5 6 5 .  S é b a s t i a n  
acq u it la  bourgeoisie en 1 5 8 7 .  —  Voir Landleulenbuch, 
dans les Archives d ’É ta t.  —  O bituaires d ’Isental, 
Seelisberg, Seedorf, Spiringen. —- Stammbuch  d ’Uri.
—  Gfr. 77, p. 137, 147. [J. M ü l l e r ,  A.]

J . C a n t o n  d u  V a l a i s .  Fam illes appelées à  l ’origine,
ta n tô t  in  der Gassen (in  vico), t a n tô t  von der Gassen 
(de oico), indépendantes les unes des au tres. Elles 
ap p ara issen t de bonne heure à  Loèche, dans les m on
tagnes de Si erre, à  Saas, au B rigerberg, à  K aters et 
à  N iederw ald. —  1 .  J o h a n n e s , de V enthône, curé de 
Bierre, chanoine de Sion 1468. —- 2. S t e p h a n , curé de 
Loèche 1516, chanoine de Sion la  m êm e année, curé de 
Savièse ; eu t à  sou ten ir un  long procès d ev an t la  curie 
rom aine à propos de sa paroisse. Curé de Grône en 1524, 
t  24 jan v ie r 1533. —  3. B a r t h o l o m æ u s  In  der Gassen, 
de Saas, curé de N aters 1565, chanoine 1567, curé de 
Sion 1577, g ran d -ch an tre  1583, curé de Morel 1584, 
t  1587. —  4. J o h a n n  Gasser, de V enthône, curé de 
Grône 1544, chanoine de Sion 1547, doyen de Valére 
1552, f  1555. —  5. J o s e p h - M o r i t z , de N aters, * 1716, 
chanoine de Sain t Maurice 1741, professeur de théologie 
à  Saint-M aurice 1755-1756, curé de P lan-C onthey  de 
1756 à sa m ort, 15 m ai 1762. —  Voir B W G  I I  ; VI, 77
—  Archives de Valére. [D. I.]

K . C a n t o n  d e  Z u r i c h .  Vieille fam ille de la  paroisse
d ’Andelfingen, m entionnée dès 1450. [J. F r i c k . ]

G A S S N E R .  V o i r  G a n s n e r .
G A S S M A N N .  Fam illes des cantons de Lucerne et 

de Zurich.
A. C a n t o n  d e  L u c e r n e .  Fam ille répandue dès le 

X IV e s. à Sem pach, à  Lucerne e t dans le bailliage de 
Sursee. —  R t j d g e r ,  official du chap itre  de B erom ünster 
1459. —• M a r t i n ,  avoyer de Sem pach 1576-1588. — 
U l r i c h ,  sau tie r d ’Eich 1609. —- J o s e f ,  conducteur des 
tra v a u x  de la  ville de Lucerne 1699-1708. Son fils 
L u d w i g  occupa la m êm e charge de 1708 à  1717. —  J c e r g ,  
du Conseil de Sem pach 1736. —  Voir Bölsterli : Heimat
kunde von Sempach. —  Gfr. Reg. —  A l f r e d - L e o n z ,  
de Buchs, * 31 décem bre 1876, in s titu teu r  à  Saint- 
U rbain  1896, à  Weggis 1903-1909, d irecteur de m usique 
à Sarnen 1910-1920, puis à Zurzach, com positeur, fon
d a te u r de la  société des chan ts populaires de la Suisse.
—  D SC . —■ [ P . - X .  W .]  —  B e a t - J a k o b ,  1601-1613, pein
tre , scu lp teu r su r bois e t s tu c a teu r à  Lucerne, 
e t —  J o s e p h ,  cité de 1747 à 1760, orfèvre à Lucerne, 
son t m entionnés dans S K L .  [p. H.]

B. C a n t o n  d e  Z u r i c h .  A ncienne famille de Hori, 
a tte s tée  dès 1384 en ce village et représen tée  actuelle
m en t aussi dans d ’au tres  com m unes de la région, su r
to u t  à  R üm lang  et Boppelsen. Le nom  dérive p robab le
m en t d ’un  lieu-d it. — [J. F r i c k . ]  —  Elle est bourgeoise 
de Z urich depuis 1860 et de W in te rth o u r 1888. — 
E m il , * 1878, m aître  secondaire à W inte rth o u r, a publié 
des tra v a u x  pédagogiques et de c ritique m usicale ; chargé 
de cours à  l ’université  de Zurich. —  D SC . [H. Br.]

G A S T , J o h a n n e s ,  de Brissach, diacre (diaconus) 
à Sain t-M artin  à  Bâle 1528-1552, aide d ’Œ colom pade, 
fu t déposé en m ars 1545 p a r le Conseil pour avoir en
voyé h u it ans a u p a ra v an t une le ttre  à Genève dans 
laquelle il c ritiq u ait inconsidérém ent et avec v igueur 
l ’église de Bâle. Toutefois il fu t b ien tô t gracié. Ses 
ouvrages de théologie, presque tous im prim és à  Bâle, 
son t pour la  p lu p art des éditions d ’au teu rs anciens ou 
de l ’époque de la  R éform ation. Son principal trava il 
h isto rique est le De anabaptism i exordio, erroribus, etc., 
1544, tra ité  contre les an ab ap tis te s . Ses Tischreden 
(3 vol., 1547) p a ru re n t en plusieurs éditions. Il a laissé 
un  jou rnal (D iarium ), don t un  ex tra it existe encore, 
copié, de 1605 à 1607, pa r le pasteu r bâlois T ryphius ; 
il com prend les années 1531 (janvier-octobre), 1545, 
1546, 1548, 1551 et 1552 (janv ier-ju ille t) (guerres de 
Cappel, de Sm alkalde et période in term édiaire). Gast 
é ta it en correspondance suivie avec des théologiens 
suisses e t allem ands (correspondance avec Bullinger 
aux  Arch. d ’É ta t  de Zurich), q u ’il renseigne sur la 
s ituation  in té rieu re  de B âle et su r les événem ents 
politiques et religieux d ’A llem agne, f  en été 1552, p ro 
b ab lem ent de la peste. [ P a u l  B u r c k h a r d t . ]

G A S T E R  (C. Saint-G all. V .D G S ). Seigneurie, ba il
liage et d is tric t. Le nom  de G aster, dérivé du la tin  castrum, 
se rencon tre  pour la  prem ière fois en 1220 sous la form e 
Gastrin, puis en 1283 sous celle de Chastren. D ans ces 
deux cas, il désignait la  colline de Gasterholz au-dessous 
de M aseltrangen. On ne le rencon tre  pas au  X IV e s. ; 
au  X V e s., p a r  contre, il se p résen te  en concurrence avec 
les expressions de Unteramt et de seigneurie de Win- 
degg, et au  X V Ie s., sous les formes fréquentes de 
Gastal ou Gastel, il désigne le bailliage a p p a rten a n t aux 
Confédérés. Le d istric t actuel com prend les comm unes 
de Am den, Benlcen, K a ltb ru n n , R iedern, Schännis et 
W eesen ; l ’ancienne seigneurie s ’é ten d ait plus à l ’E st 
ju sq u ’à W alenstad t e t au  Sud-O uest em brassait aussi, 
au début, le K erenzenberg, N iederurnen et B ilten.

T out ce territo ire , traversé  pa r la L in th  et le lac de 
W alenstad t, é ta it h ab ité  au  déb u t pa r les R hètes, que 
les R om ains s ’assim ilèrent com plètem ent. Des restes 
de construction , n o tam m en t des vestiges des fo rtifi
cations qui devaien t p ro téger la rou te  comm erciale 
trav e rsa n t to u t le pays, en tre  au tres  su r le B iberlikopf, 
des trouvailles d ’objets, divers nom s de lieu, rappellent 
encore l ’époque rom aine. P a r su ite  des invasions des 
B arbares, le pays de G aster se tro u v a  placé à la fro n 
tière linguistique des germ ains et des la tin s. Dans la 
seconde m oitié du X I e s., il se détacha  du com té de 
B asse-R hétie, auquel il ap p a rten a it sous la dom ination  
franque. A van t cette  époque, sans doute, la langue 
allem ande av a it com plètem ent supp lan té  la langue 
rom anche.

La prem ière m ention  d ’une localité dans le pays de 
G aster rem onte  à  741 e t concerne Benken. Au début 
du IX e s., le com te H u nfrid  de R hétie  fonda le couvent 
de fem m es de Schännis, qui fu t p en d an t des siècles le 
centre économ ique e t sp irituel de la  région. Le riche 
dom aine du fo n d a teu r de Schännis, ainsi que l ’avouerie 
du couvent, passèren t de ses héritiers aux  com tes de 
L enzbourg, de ceux-ci, soit d irec tem en t, soit ind irec
tem en t, au x  com tes de K ibourg  e t de R appersw il, et 
enfin en 1264 e t 1283, aux  com tes de H absbourg . 
Le pays de G aster form a alors, sous le nom  de bailliage 
inférieur (N iederam t), une p a rtie  du bailliage de Claris. 
Le sceau du bailliage in férieur p o r ta it la Vierge Marie 
avec l 'en fan t, au-dessous sa in t Fridolin , et la légende : 
4-  S i g i l l u m  Cl a r o n e n s i u m . Mais b ien tô t com m ença la 
sépara tion  d ’avec C laris, qui sym p ath isa it avec la 
jeune Confédération, tan d is  que le pays de Gaster 
re s ta it fidèlem ent a tta ch é  à  l ’A utriche. Elle devin t 
définitive après la ba ta ille  de Sem pach. A cette  occa
sion, les deux villages de Filzbach et de N iederurnen, 
qui a p p arten a ien t au  bailliage inférieur, passèren t à 
Claris ; B ilten fit de m êm e à la  fin de 1405. Dès lors, 
le territo ire  resté  au trich ien  reçu t le nom  de bailliage 
de W indegg, du ch âteau  de Niederwindegg en tre  
Schännis et W eesen. Il se divisa dans la  suite en bail
liage supérieur, com prenan t Q uarten , W alen stad t avec 
O berterzen e t Mois, e t en bailliage inférieur, so it le
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d is tr ic t ac tuel de G aste r. E n 1406, les ducs d 'A u trich e  
h y p o th éq u è ren t les deux bailliages de W indegg à 
Frédéric  V II de T oggenbourg. En 1436, ils rem boursè
rent, l ’hy p o th èq u e , m ais le 2 m ars 1438, le duc F rédéric IV 
donna le ch â teau  de W indegg avec G aster, Am den, 
W eesen, W alen s ta d t e t l ’avouerie  de Schännis à 
Schwyz e t à  C laris en ga ran tie  d ’une som m e de 3000 il. 
L ’h y p o th èq u e  ne fu t  pas rachetée , et c’est ainsi que 
le pays de G aster fo rm a un  bailliage com m un de ces 
deux can tons ju sq u ’en 1798. W alen s tad t, O berterzen 
e t Mois, qui av a ien t été  a ttr ib u és  précédem m ent e t p ro 
v iso irem en t au  com té de Sargans, fu ren t détachés du 
pays de G aster en 1462 et placés sous la dom ination  des 
V II  can to n s, puis réun is en 1483 au bailliage de Sar
gans. Q uarten  fu t soum is en 1519 à la ju rid ic tio n  cri
m inelle de Sargans, et détaché en 1798 défin itivem ent 
du pays de G aster, avec M urg e t Q uinten .

Le bailliage com m un de G aster é ta it divisé po litique
m en t en six Tagwen  (com m unes) : Q uarten  (avec 
M urg e t Q uinten), A m den, Schännis, Rufi, K a ltb ru n n  
e t B enken, auxquels il fa u t a jo u te r le Tagwen  p riv i
légié de W eesen, qui co n stitu a it à  lui seul un  bailliage 
avec sous-bailli, e t une ju rid ic tio n , etc. Schwyz e t Claris 
désignaien t a lte rn a tiv e m en t to u s les deux ans, le bailli 
de G aster, qui ne se re n d a it dans son bailliage que lors
que les affaires l ’exigeaient. Au-dessous du bailli, il y 
av a it  des sous-baillis nom m és à  vie, une landsgem einde 
jo u issan t d ’une certaine  au tonom ie, un  landrat, un  

tr ib u n a l de neu f m em bres, e tc . Les 
armoiries du  bailliage é ta ien t, selon 
un v itra il de 1588, d ’a rg en t à  la 
b ande  de gueules accom pagnée de 
deux lions du  m êm e. Elles so n t aussi 
celles de W eesen et se tro u v e n t déjà 
en 1406 su r un  sceau du bailliage in 
férieur de W indegg.

Le pays de G aster re leva  ju sq u ’en 
1847 de l ’évêché de Coire, sau f K a lt- 
b ru n n  et, ju sq u ’au X I e s., Benken, 

qui a p p a rten a ien t au  diocèse de Constance ; depuis 
1847, to u t  le pays se ra tta c h e  à  l ’évêché de Saint-G all. 
E n  1529, le pays de G aster em brassa la  R éform e,
m ais après la  b a ta ille  de Cappel (1531), il fu t co n tra in t
de reven ir à  l ’ancienne confession. Schwyz o b tin t que 
C laris n ’envoyât que des baillis catholiques, e t m ain 
t in t  cette  p ré ten tio n  dans le procès des baillis (Bevog- 
tigungshandel 1562-1638), q u ’il so u tin t contre C laris. 
Après 1531, le pays de G aster p e rd it ses privilèges, 
d o n t les p rin c ip au x  lui fu ren t rendus p a r Schwyz en 
1564 e t p a r Claris en 1572. Le 5 m ars 1798, le pays de 
G aster rev en d iq u a  e t o b tin t d ’ê tre  affranchi de la 
dom ination  de Schwyz e t Claris ; il fu t  incorporé au 
can to n  de la L in th  sous la  R épublique he lvétique, et 
en 1803 au  d is tr ic t d ’U znach du nouveau  can ton  de 
Saint-G all ; enfin, la  co n stitu tio n  de 1831 en fit un 
d istric t. Lors des élections au G rand Conseil, au  p rin 
tem ps 1847, le d is tr ic t de G aster é lu t, p a r exception, 
des lib é rau x , de sorte  que le p a r ti  libéral o b tin t la m a 
jo rité  au G rand Conseil, e t que le can ton  de Saint-G all 
fu t le douzièm e É ta t  à  v o ter la  suppression du Sonder- 
bu n d . —  Voir Gubser : Gesch. der Landschaft G., 
dans M V G  X X V II. —  E. Gm ür : Rechtsgesch. der 
Landschaft G., dans Abhandl. zum  Schweiz. Rechte, 
cahier X . — W artm an n  : Das Linthgebiet im  M ittelalter, 
dans J S  G X L II . —  LL. — L L H .  — D ierauer. [Bt.] 

G A S T E R E N ,  G A S T E R E N T A L  (C. Berne, D. 
F ru tigen .V . D G S). Vallée e t ham eau  appelé aussi Seiden 
( =  auberge), h ab ité  actuellem en t en été seulem ent, 
tan d is  que ju sq u ’au  déb u t du X IX e s., il l ’é ta it d ’une 
façon pe rm an en te . Ce nom  prov ien t du dialecte Gas- 
teren =  gîte p rim itif  ( S I  I I ,  486). La vallée p a rtag ea  la 
destinée de celle de F ru tigen  ; son h isto ire particulière 
se ra tta c h e  cependant au  L ötschenpass qui la traverse . 
A l ’en trée  Nord de la  vallée, au-dessus de la  Cluse près 
K andersteg , se tro u v a ien t autrefo is des ouvrages de 
palissades, d its Tülle, m entionnés en 1374 et destinés à 
a rrê te r  les incursions des Valaisans dans la  vallée de la 
K ander. Au sp irituel, G asteren dépendait de F ru tigen , 
qui lui envoyait son p asteu r prêcher une ou deux fois 
l 'a n  ; en 1844, il fu t a ttr ib u é  à la paroisse de K ander-

grund , e t a u jo u rd ’hu i encore, chaque année au  mois 
d ’ao û t, a lieu dans la vallée le « culte de G asteren », en 
p lein a ir. Lors de la  re s tau ra tio n  du L ötschenpass en 
1696, le Bernois U lrich T horm ann fit don au x  gens de 
la vallée d ’une m agnifique Bible, utilisée encore a u jo u r
d ’hu i e t qui p en d an t long tem ps fu t l ’un ique  liv re  exis
ta n t  à  G asteren . E n 1812 la vallée co m p ta it encore 
12 m énages. —  Voir Ja h n  : Chronik. —  H . D übi : Z ur  
Geschichte des Gasterentals, dans B B G  X . [ H .  Tr .]  

G A T L E N ,  G A T T L E N  ( C a t l o ,  G a t t e l e n ) .  F a 
m ille du H aut-V ala is , signalée dès le X V e s. à  R aro- 
gne e t à  B ürchen, d ’où elle se ré p an d it à Viège et à 
S ta lden . •— 1. J o h . - J o s e p h ,  de R arogne, m ajo r du 
d ixain  de R arogne 1682-1684. —  2. P e t e r ,  châtela in  
de Viège 1728. —  3. J o h . - J o s e p h  G attlen , de S ta l
den, châtela in  du  B ouveret 1760, gouverneur de Sain t- 
M aurice 1769-1771. —  4. J o s . - I g n a z ,  châtela in  de 
Viège 1761. —  5. C h r i s t i a n ,  châte la in  de Viège 1779, 
de R arogne, cap ita ine , a  laissé un réc it de ses cam pa
gnes au  service de son can ton , du roi de Sardaigne, 
de Napoléon, puis de F erd inand  I I  de Naples, qui a 
été publié  en 1912 dans Soldats suisses au service 
étranger. —  6. F e r d i n a n d ,  de B ürchen, * 1834, p rê tre , 
préfe t du collège de Sion 1882-1886, puis aum ônier de 
l ’h ô p ita l de Sion. f  1902 .—  B W G Ï Ï . —  F u rre r : H ist, 
du Valais. [J . - B .  B .  e t  I). I.]

G A T S C H E T .  I. Fam ille  p a tric ienne  de la  ville de 
Berne, issue de la fam ille C achet de Payerne. A rm o i
ries : d ’azu r à un  soleil d ’or. —  1. N i c o l a s  C achet, de 
P ayerne 1510-1606, bourgeois de Berne en 1557, des 
D eux-C ents 1562, secrétaire  du tréso rie r des pays de 
langue française  1565, com m issaire général à Genève en 
1578. —  2. N i k l a u s ,  fils du n° 1, 1543-1609, secré
ta ire  du  Conseil, com m issaire général à Genève 1588, 
des Deux-Cents 1596. —  3. D a n i e l ,  1563-1618, du con
seil des D eux-C ents 1597, avoyer de M oral 1602, bailli 
d ’Oron 1610. —  4 . D a v i d ,  1593-1628, fils du  n° 3, du 
Conseil des D eux-C ents 1621, am m anii de l ’hô tel de 
ville 1625. — 5. N i k l a u s ,  fils du n° 3, 1599-1673, du 
conseil des D eux-C ents 1627, bailli d ’Oron 1628, de 
Nyon 1647, du P e tit  Conseil 1654, in te n d a n t de l ’arsenal 
1658. —  6. D a n i e l ,  1607-1676, fils du n° 3, du Conseil 
des Deux - Cents 1635, d irec teu r de l ’ohm geld 1644, 
bailli de M oudon 1646, gouverneur de Payerne  1661.
—  7. J o h a n n - R u d o l f , 1656-1707, fils du n° 6, secré
ta ire  du  tréso rie r des pays de langue allem ande 1689, 
du  Conseil des D eux-C ents 1691, bailli de W angen 1698.
—  8. N i k l a u s , 1702-1769, 
fils du  n° 7, lie u ten a n t en 
F rance, du  Conseil des 
D eux-C ents 1745, bailli de 
G randson 1755. —  9.
J o h a n n - R u d o l f , * 1724, 
cap itaine  - lie u ten an t en 
H ollande, du Conseil des 
D eux-C ents 1755, bailli de 
Sum isw ald 1758, de Mtin- 
chenbuchsee 1774, lieu te 
nant-colonel 1781. — 10.
N ik l a u s , 1736-1817, fils 
du n° 8, bailli de T hurgo- 
vie 1779-1789, du Conseil 
des D eux-C ents 1785, 
bailli de Gessenay 1791, 
pein tre , h érald is te  e t gé
néalogiste. A u teu r d ’une 
généalogie de la fam ille, et 
du W appenblich des alten
u. neuen Adels der Schweiz 
à  la  Bibl. de la ville de 
B erne. — S K L .  — 11.
J o h a n n  - R u d o l f , * 1737, frère du n° 10, grand 
san ti er 1779, d irec teu r de l ’ohm geld 1783, bailli de 
Moudon 1787. —  12. N i k l a u s - S a m u e l - R u d o l f , 1765- 
1840, greffier de la  Cour_ d ’appel allem ande 1787, du 
Conseil des D eux-C ents 1795, avoyer de B erthoud  1806- 
1812, du P e tit Conseil 1816. — 13. F r i e d r i c f i - L u d w i g , 
1772-1838 m ajo r en H ollande, co m b a ttit  à  Neuenegg 
où il se d istingua, plus ta rd  colonel, du  G rand Conseil 
1816. — Biogr. m ns. à  la Bibl. de la ville de Berne

N ik la u s -S a m u el -R u d o lf  
G atsch et  en  1787. 

D ’après  un portrai t à l ’hui le  
cVAnton Hickel.
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(m u s. h is t .  h e lv . X X  1 01)___ 14. Ma x im il ia n -N ik l a u s ,
1782-1803, cap itaine  en F rance, f  à Saint-D om ingue.
—  15. J e a n - R o d o l p h e , 1805-1856, ingénieur can to 
nal, colonel, chef du génie du général D ufour dans la 
guerre du  Sonderbund . —  Livre d’Or. —  Intelligenz- 
blatt 1856, n° 293. —  La fam ille s’est étein te avec 
Ch a r l e s - R o d o l p h e , arch itec te -ad jo in t de la ville de 
Berne 1837-1884, avec A r n o l d - L u d w ig , fils du n° 13,
1795-6 ao û t 1885, du G rand Conseil 1824, et avec 
A d è l e  Peyron-G atsche t, f  1921 à Vizille près Greno
ble. —  Livre d’Or vaudois. [A. G a c h e t . ]

I I .  A une fam ille établie à  Cerlier et A net ap p a rtie n t :
—  A l b e r t - S a m u e l , * 3 octobre 1832 à Sain t-B eaten- 
berg, philologue e t ethnologue, é tab li à Berne dès
1864, s’occupa de l ’é tude des dialectes des langues 
a llem ande et rom ande en Suisse, e t se ren d it en 1868 
à  New-Y ork pour é tud ier les langues des Indiens de 
l ’Am érique du N ord. Appelé à W ashington comme 
ethnologue en 1877. D r h. c. de l ’université  de Berne 
1892. f  à  W ashington 1907. — A publié : Ortsetymolog. 
Forschungen, 1867 ; Z w ö lf Sprachen aus dem Süd
westen Nordamerikas, 1876 ; A nalytic  report, 1875- 
1876. — Voir Jam es Mooney : A lb . Sam . Gatschet 
(N ew -Y ork 1907). [A. G a c h e t . ]

G A T T I .  Fam illes de Berne, Grisons et Tessin.
A. C a n t o n  d e  B e r n e .  Fam ille é te in te  de la  ville 

de Berne. —  V i n z e n z ,  bailli d ’A arburg  1530, de Frie- 
n isberg 1532, de Zweisim m en 1537, de Signau 1547. — 
LL. [D .  S.]

B. C a n t o n  d e s  G r i s o n s .  G a t t i  ou G a t t o .  Fam ilie no
ble, de Teglio en V alteline. —  J o s u a ,  Dr. ju r . civil, et 
can., passa au  p ro testan tism e ; lieu ten an t du  p o d esta t 
de Teglio. — A n s h e l m ,  chancelier. Tous deux to m b è
ren t dans le m assacre des p ro tes ta n ts  de la  Valteline, 
le 19 ju ille t 1620 à Teglio. —  Voir F o rt. Sprecher : 
Kriege und Unruhen. — L L . [L. J.]

C. C a n t o n  d u  T e s s i n .  Fam ilie de Dongio (Blenio) 
m entionnée déjà  au  X V Ie s. Arm oiries  : d ’azu r (?) au  ra t 
d ’argen t (?) passan t, la tê te  posée de face, sur une cham 
pagne de sinopie ; au  chef d ’azur chargé d ’un lam bel à 
q u a tre  pen d an ts  de gueules et de tro is fleurs de lys d ’or 
(varian te). —  1. C a r l o - G i u s e p p e ,  1817-1878. Il exerça 
avec succès l ’in dustrie  de la  glace à  Londres et en tra îna  
une fo rte  ém igration  tessinoise dans la  capitale  d ’Angle
te rre . —  2. A g o s t i n o ,  neveu du n° 1, 1841-1897. 
D éputé  au  Conseil na tiona l 1872-1893, il p rit une p a r t 
active  à la v ie politique tessinoise. Avec son frère 
Stefano, il o u v rit de grands re s tau ran ts  à  Londres. — 
3. S t e f a n o ,  frère du n° 2, 1845-1912, dépu té  au G rand 
Conseil tessinois 1875-1893 et à la prem ière consti
tu a n te  1891. —  4. G IO V A NN I, fils du n° 2, * 1871, déve
loppa avec ses frères Rocco e t Stefano l ’in dustrie  p a 
ternelle , acq u it la  n a tio n a lité  anglaise, occupa la  charge 
de lo rd-m aire  de W estm inster et est actuellem ent 
(1925) tréso rie r de la ville. Lui e t ses frères firent don 
à  la  com m une de Dongio des biens q u ’ils y  possédaient, 
d ’une valeur d ’environ 25 000 fr., en faveur des pauvres.
—  5. G a s p a r e , avocat, * le 27 décem bre 1874. D ’abord 
p rê teu r (juge unique) du d istric t de Blenio e t dès le 
23 m ars 1914 juge au trib u n a l can tonal. —  A H S
1914. — D o tta  : I T icinesi. —  R enseignem ents per
sonnels. [C. T.]

G A T T I K E R .  Vieille famille de Rüsclüikon (Zurich) 
où elle est signalée en 1324 e t où elle s ’appela it von 
G attikon  et G attikon , du nom  du dom aine G attikon 
dans la com m une de Thalw il. R épandue actuellem ent 
sur la rive gauche du lac de Z urich . —  UZ  n° 3917. — 
[J. Frick.] —  A rm oiries : d ’or à  une ancre renversée de 
sable m ouvante  de tro is coupeaux de sinopie. Une 
fam ille G a tti k er, é te in te  en 1580, é ta it é tablie à Zol- 
likon. —  H a n s ,  iconoclaste en 1523. —  U e l i ,  an a 
b ap tis te , 1525. —  H a r t m a n n ,  f  à Cappel 1531. — 
Nüesch et B ruppacher : Das alte Zollikon, 406. — 
O nt été reçus bourgeois de Zurich, des G attiker de 
Meilen en 1837, de Rüschlikon en 1886, de W ädens- 
wil en 1892. — 1. A l b e r t ,  1840-30 sep tem bre 1906, 
p résiden t de la  com m une de H irslanden 1873-1892 ; 
depuis la  fusion de cette  dernière avec Zurich, m em 
bre du Conseil général 1893, député  au  G rand Conseil. — 
ZW C hr. 1902, 1906, n° 40. —- [ H .  Br.]  —  2. G o t t 

l i e b , * 15 février 1845, f  29 jan v ie r 1912, in s titu teu r 
à Biilil (Com. T urben thal), Auslikon (Com. Pfäffikon), 

à  Zurich 1868, à  l ’école supérieure 
des jeunes filles 1878 ; d irecteur de 
la  division supérieure de l ’école p ra 
tiq u e  de la ville 1893. Il p rit une 
grande p a r t  à  to u te s  les m anifesta 
tions pédagogiques de son tem ps, et 
s ’occupa en particu lier des ja rd ins 
d ’enfants et des colonies de vacan 
ces. Il fu t un  des prem iers p a r ti 
sans à Zurich des cours de trav a u x  
m anuels. De 1881 à 1884, il rem ania  

les m anuels d ’enseignem ent de E berhard . A publié : 
Gesch. und Sagen zur H eim atkunde von Zürich, 1892 et 
H eim atkunde der Stadt Zürich, 1910. —  S L Z  24. — 
S L  57. —  Z W C hr. 1912. —  N Z Z  1912, n° 30. — 
3. H e r m a n n , * 12 m ars 1865 à Enge près Zurich, 
pe in tre-paysag iste  e t g raveur, fu t p en d an t quelques 
années, dès 1899, m aître  de dessin à  l ’école d ’a r t in 
dustriel de Zurich. —  S K L .  —  D SC . [C.B.]

G A T T W I L  (C. Lucerne, D. Sursee, Com. B uttisholz.
V. D G S). H am eau  don t une fam ille von G attw il porte  
le nom  ; elle est bourgeoise de Sem pach, R otenburg  et 
Lucerne (depuis 1300). Sceau : p a r ti et chargé de deux 
tran ch ets  de corroveur. —  R u d o l f , tan n eu r, du  P e tit 
Conseil 1380-1408, avoyer pen d an t le deuxièm e sem es
tre  de 1386, ingénieur 1393-1398. —  L u d w i g , du G rand 
Conseil 1417-1421. — H a n s , du Grand Conseil 1421, 
t  à Arbedo 1422. —  Gfr. Reg. —  W eber : Heimatkunde  
des Rottales, p . 21. [P.-X. W.]

G A U C H A T .  Fam ille neuchâteloise, m entionnée au 
X V Ie s. au L anderon et à Lignières, à  qui elle a donné 
p lusieurs lieu tenan ts . De Lignières actuellem ent. — 1. 
L o u is ,  * 12 jan v . 1866 aux  B renets, m aître  secondaire 
à  Berne et à  Zurich, professeur de langue et litté ra tu re  
rom anes à l ’université  de Berne 1902-1907, à l’université  
de Zurich dès 1907. R édacteur en chef du Glossaire des 
patois de la Suisse romande , don t il a pris l ’in itia tive  
en 1888. A publié avec Ju les Jean jaq u o t : Bibliographie  
linguistique de la Suisse romande, 2 vol., et seul, de 
nom breuses études dialectologiques, su rto u t sur les 
pato is de la Suisse occidentale. —  DSC. — ZW C hr. 1910.
—  Glossaire des patois de la Suisse romande (In tro d u c 
tion ). —  2. J e a n n e t t e , 
sœ ur du n° 1, 1871-1915, 
p e in tre-paysag iste  ; a  ex
posé à Berne e t à Genève.
—  S K L .  [ L .  M . ]

G A U D .  Fam illes des
cantons de F ribourg , Ge
nève e t V aud.

A . C a n t o n  d e  F r i b o u r g .
Fam ille fribourgeoise,
bourgeoise de Courgevaux, 
m entionnée en 1430 à 
L ugnorre dans la personne 
de Je a n  Jo ch e t au trem en t 
Gaud. —  Arch. d ’É ta t  
F rib . [ R æ m y . ]

B. C a n t o n  d e  G e n è v e .
Fam illes de la  région de 
Genève établies en ville à 
diverses époques. Les orfè
vres de ce nom  cités dans 
le S K L  ap p artien n en t à 
l ’une de ces fam illes. Une 
au tre , reconnue genevoise 
dans les com m unes réunies, fu t représentée p a r les 
frères J u l e s  et L é o n , élèves de B arthélém y Menn. Léon, 
1844-1908, exposa, dès 1862, des paysages e t des scènes 
rustiques (médaille d ’a rgen t à l ’Exposition universelle 
de Paris, 1900). Il fit aussi quelques p o rtra its  et de 
la pe in tu re  décorative ; le Musée de Genève, le T héâ
tre , la  Mairie de P lainpalais possèdent de ses œuvres. 
Professeur à l ’École m unicipale des B eaux-A rts 1893, 
il y dirigea, en 1902, le cours supérieur autrefo is confié 
à  B arthé lém y  Menn. — Arch, de Genève. — S K L .  [C. R.]

C. C a n t o n  d e  V a u d .  Fam ille vaudoise citée à Ollon 
dès 1314.

Léon Gaud.
D'après un autoportrait (coll. 

Maillart).
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G A U D A R D .  Nom de fam ille des cantons de Berne, 
F ribourg  e t V aud.

A. C a n t o n  d e  B e r n e .  Fam ille  bourgeoise de la ville 
de B erne. P h i l i p p ,  b ro d eu r su r soie, de L ausanne, fu t 
reçu bourgeois le 30 ju ille t 1619 (abbaye des m archands)

ainsi que J a k o b , en 1655 
(abbaye  des bouchers). 
A rm oiries  : de gueules à 
u n  chevron d ’or accom 
pagné de tro is soleils du 
m êm e. -— S a m u e l , fils 
de Philippe, D r ju r .,  1627- 
1693, com m issaire géné
ra l pour le Pays de Vaud 
1658-1673, du G rand Con
seil 1664, d estitué  en 1673. 
Il collabora à l ’ouvrage 
de P lan tin  : Helvetia an
tiqua et nova, et laissa 
des catalogues des évê
ques et chanoines de L au 
sanne, ainsi que des abbés 
e t p rieu rs des couvents 'de  
la Suisse rom ande. Son a r
rière -petit-fils  —  F r a n z - 
H i e r o n y m u s , 1733-1812, 
é ta it g rand  fo restier. Une 
lignée de la  descendance 
est é tab lie  au x  É ta ts -  

U nis. — Plusieurs descendan ts de Jak o b  é ta ien t offi
ciers en France  : — J o h a n n - H e i n r i c h , colonel, t  1753 ; 
L u d w i g , lieu tenan t-co lonel, j- 1779 et J o h a n n - L u d 
w i g , 1760-1810, P a u l - F r i e d r i c h , 1770-1845, officier 
en H ollande. —  M ülinen : Prodrom us. —  Livre d'or 
vaudois. —  L L . —  L L H .  —  B ib lio thèque de la ville 
de B erne : (m ns. H . H . X I I ,  314). [W .-J. M.]

B .  C a n t o n  d e  F r i b o u r g .  GAUDARD, G o u d a r ,  G OU- 
DARD. Une des plus vieilles fam illes gruyériennes en
core ex istan tes, déjà  citée en 1316 et signalée comme 
originaire de Sorens en 1381. Une fam ille Goudar, 
originaire d ’E nney, où elle é ta it connue en 1432 et 
1453 sous le nom  de Thorinchat dit Goudar, dev in t 
bourgeoise de Sales (G ruyère), où elle est citée en 1523, 
de V aulruz au  X V IIe s., et de Semsales où on la trouve  
dès 1655. Arm oiries : d ’azu r à tro is soleils d ’or. — 
P i e r r e ,  de Sales et V aulruz, * 1868, juge de paix  et 
secrétaire  de préfec ture  à C hâtel-Sain t-D enis 1902- 
1913, p ré fe t de la  G ruyère dès 1913. —  A rch. d ’É ta t  
F ribourg . —  G um y : Regeste. [G. Cx.]

C. C a n t o n  d e  V a u d .  I. Fam ille d ’É challens, affranchie 
en 1481, se fixa au X V Ie s. à  L ausanne. 
Arm oiries  : d ’azu r à  un chevron d ’or 
accom pagné de tro is soleils du même 
(v a ria n te s ) .—  1 e t 2. J e a n  et M a i r e ,  
ach è ten t la seigneurie de B ettens en 
1547.—  3 .  É t i e n n e ,  fils du n °2 , achète  
la te rre  de Morrens en 1597. —  4. J o s t ,  
t  1588, cap itaine  aux  Pays-B as. — 
5. J o s t ,  1590-1676, juge à  L ausanne. 
—  6. J e a n - L o u i s ,  1656-1733, seigneur 
de Corcelles, de V incy e t de Cha-

vannes, gentilhom m e de la cour de P russe ; contrô leur 
général à  L ausanne. —  7. M a r c ,  1677-1730, capitaine 
au  P iém ont, seigneur de B éthusy . — 8. F r a n ç o i s -  
L o u i s ,  1679-1764, d it M . de Vincy, jo u a  un  rôle dans 
l’affaire du m ajo r Davel. — 9. J e a n - H e n r i ,  1693-1537, 
colonel en F rance. —  10. L o u is , * 1716, lieu ten an t- 
colonel en France, chevalier du M érite m ilita ire  en 1760. 
—  11. F r é d é r i c - P a u l ,  1770-1845, colonel et inspecteur 
au x  revues en F rance, chevalier du m érite  m ilita ire . — 
A une branche  de la famille fixée à  Bioley-O rjulaz, 
a p p artie n n e n t — 12. V i c t o r ,  1797-1871, député au 
G rand Conseil et syndic de Lausanne, de 1848 à 1857.— 
13. J u l e s ,  1833-1917, neveu du n° 12, ingénieur à  L au
sanne, professeur à  l ’académ ie, puis un iversité  de L au 
sanne 1869-1901 ; a u te u r  de 26 ouvrages scientifiques 
e t philosophiques. Il fit t ran sfé re r en 1899 ,le tom beau  des 
G audard , fondé a v an t 1536 dans l ’église de la Madeleine 
de L ausanne, au cim etière de M ontoie. [Arn old  G a c h e t . ]

I I .  Fam ille de V evey et Corseaux. — É m i l e , *  1856,

avocat à Vevey, longtem ps présiden t du p a r ti radical 
vaudois, dép u té , conseiller na tional 1894-1925. [M. R .]  

G A U D  E N T I  U S K I R C H E  (Église de sa in t Gau- 
dence, Bregaglia, C. Grisons) élevée à  Gasacela en 
l ’honneur de sa in t Gaudence, p rem ier m issionnaire 
chrétien  d u  val Bregaglia, p robab lem en t dès l ’époque 
carolingienne. Elle é ta it dotée d ’un  hospice pour les 
voyageurs qui passaien t le Septim er, e t fu t rem placée 
en 1359 p a r une construction  plus v aste . D é tru ite  p a r 
un  éboulem ent, ainsi que l ’a tte s te n t  les fouilles, l ’église 
de sa in t Gaudence, b u t d ’un pèlerinage auprès du corps 
du sa in t, fu t  reb â tie  en am on t dans u n  lieu plus sûr. 
E n p a rtie  démolie lors de la R éform e, elle fu t  utilisée 
pour les services funèbres ju sq u ’en 1732, m ais elle to m b a  
en ruines de plus en plus, ju sq u ’à ce que des tra v a u x  
de conservation  a ien t été  en trep ris récem m ent. — 
Voir C. Jeck lin  : Gesch. der St. Gaudentiuskirche in  
Casaccia, dans B M  1923. [C. J.]

G A U D E N Z  ( G u d e n z  en rom anche, souven t aussi 
G a u d e n z i ) .  Fam ille  de Celerina et de Schuls (Grisons).
•—  1. C h r i s t i a n ,  de Celerina, p a s teu r à K àstris  1646, 
à  P raz  1647, à K ästris  1652, à Ilanz 1664, doyen de 
la  Ligue grise 1672 ; f  6 février 1693. —  2. A n t o n ,  po
d e sta t de T irano 1649, de P lurs 1667. —  3. J o h a n n ,  
p o d esta t de T raona 1663. —  4. O t t o ,  * 1869, p a steu r 
de Celerina 1895, de Schuls 1912, m em bre du Conseil 
d ’église, écrivain  religieux (Cudesch d’uraziuns, 1924) ; 
il se dépensa en faveur de 1’ U niun dils Grischs de la 
B asse-E ngadine. [ J . - R .  T r u o g . ]

G A U D E R O N ,  G o u l d r o n ,  GOUDRON. Fam ille  fri- 
bourgeoise encore ex istan te , m entionnée à E nney  
(Gruyère) en 1432 ; bourgeoise de Gum efens où elle 
acq u it des biens en 1613. —  Voir A rchives d ’É ta t  F r i
bourg . [ R æ m y . ]

G A U D E T .  Fam ille neuchâteloise é te in te , d ’H au te- 
rive  et bourgeoise de N euchâtel au  m ilieu du  X IV e s. 
déjà . P e n d a n t le X V e s., la  fam ille Chaillet de La Coudre 
a p o rté  le nom  de Chaillet alias G audet, de sorte  q u ’il 
est très difficile p en d an t cette  période de d istinguer 
ces deux fam illes. Les G audet d ’H au teriv e  n ’on t rien 
de com m un avec la  fam ille Godet, originaire de Cor- 
taillod . —  M N  1904, p. 126 et 138. [L. M.]

G A U D I N .  Fam illes des can tons de Genève e t de 
V aud.

A. C a n t o n  d e  G e n è v e .  LÉONARD, * 1762, pein tre  
sur ém ail genevois, a u te u r  de quelques reliefs coloriés 
d on t l ’un  rep résen te  Genève et le te rr ito ire  voisin ju s 
q u ’au  M ont-B lanc. — Voir Sordet : Dictionnaire. — 
S K L .  [C. R.]

B. C a n t o n  d e  V a u d .  Nom de plusieurs familles 
vaudoises. —  1. P i e r r e ,  de Chevilly, défenseur du 
château  de Clées en 1475. —  2. C h a r l e s - J o s e p h ,  
1731-1799, de Nyon, général-m ajor au  service de Sar- 
daigne, com m andant des milices vaudoises en 1798. 
—  3. J e a n ,  1766-1833, p asteu r à Nyon, b o tan iste , 
litté ra te u r , professeur honoraire  de b o tan ique  à l ’a 
cadém ie de L ausanne 1820-1833 ; a publié une Vie 
d’Erasme, une Flora Helvetica, etc. —  4. C h a r l e s -  
T h é o p h i l e ,  1822-1866, b o tan iste  e t paléontologue à 
L ausanne, professeur et p récep teu r de Gabriel de 
R um ine ; une salle du  pala is de R um ine p o rte  son 
nom . [M. R.]
[ ï ^ G A U D O T .  Fam ille de B esançon réfugiée pour

cause de religion à N euchâtel, don t 
elle acq u it la  bourgeoisie en 1584. A r 
moiries : de gueules au  chevron d ’or 
chargé de deux aigles de sable, a c 
com pagné de tro is lions d ’or. —  1. 
S a m u e l , t  1693 à 70 ans, receveur de 
Thielle, conseiller d ’É ta t  1685. Anobli 
en 1683. —  2. JOSUÉ,  t  en ju ille t 1751 
à  85 ans, conseiller d ’É ta t  dès 1709. 
E n 1710, il o b tin t, avec d ’au tres 
m em bres de sa fam ille, une reco n 

naissance de la  noblesse qui a v a it été  accordée aux  
G audot de B esançon en 1525 p a r C harles-Q uint, avec 
aug m en tatio n  d ’arm oiries. E n trep ren eu r de la frappe  
des m onnaies de N euchâtel en 1712. —  3. D a v i d , f  j a n 
vier 1746, conseiller d ’É ta t  dès 1730. —  4. C la u d e ,  fils 
du n° 2, * 1713, avo ca t général 1748. E n cette  qualité  il

Samuel Gaudard. 
D'après un tableau  à l ’hui le  

fauteur et date inconnus) .
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plaida, en 1768, à  B erne, contre la ville de N euchâtel 
dans le conflit p rovoqué p a r  l ’affaire des ferm es entre le 
Conseil d ’É ta t  e t la bourgeoisie de N euchâtel. Il o b tin t 
gain de cause e t re n tra  à N euchâtel le 24 avril, où il

fu t bloqué dans sa m aison 
par la populace surexcitée. 
L ’effervescence s ’accru t 
encore le lendem ain, et, 
dans la soirée, G audot fu t 
m assacré.— Voir sur cette  
affaire l ’a r t. A b r i , et Fa- 
v arger e t Borei : Doc. iné
dits sur les troubles de N eu
châtel de 1766 à 1768, dans 
M N  1913 (avec bibliogr.).
—  5. JosuÉ, frère du n° 4, 
capitaine au  service de 
H ollande, f  1795. —  6. 
D a v id - F r a n ç o is , 1756- 
1836, capitaine en Russie, 
secrétaire  d ’am bassade de 
Prusse. D ernier rep résen 
ta n t m âle de la fam ille.
—  Voir A H S  1898, 19.
—  Q uartier - la - T en te  : 
Familles bourgeoises. — 
L L .  [ L .  M .]

G A U D Y .  Nom de famille des cantons de Genève 
e t de S a in t-Gall.

A. C a n to n  d e  G e n è v e  Fam ille originaire de V andœ u- 
vres, près Genève, reçue à ia  bourgeoisie en 1577; é te in te . 
Arm oiries : d ’azu r à  l ’ancre d ’argen t en pal supportée  par 
deux lions affrontés de m êm e. Son ancien nom  p a tro n y 
m ique é ta it H erm ite  ou L ’H e rm ite .— 1. P i e r r e , 1635- 
1710, p asteu r, fu t  p rê té  pa r la R épublique à  l ’église de 
Lyon en 1663 ; p a steu r à Ju ssy  1666, à  Genève 1672. 
— 2. J e a n -A i m é , 1773-1850, plus connu sous le nom  de 
Ga u d y -L e  F o rt  (ce dernier nom  é ta it celui de sa 
femme), négociant. Il s’adonna  à la  lit té ra tu re  et à 
l ’h isto ire et pub lia  : un  Glossaire genevois ; des Pro
menades historiques dans le canton de Genève, ouvrage 
plusieurs fois réim prim é ; il dessinait avec ta le n t et 
peignait à  l ’aquarelle . —  Galiffe : Not. gén. V II, 165. — 
H eyer : L ’Église de Genève. [H. Da.]

B. C a n to n  de S a in t - G a l l .  Fam ille de M agland, en 
Savoie, qui acq u it la bourgeoisie de R appers v il en 
1784. Arm oiries : p a r ti d ’argen t au  chevreuil sail

lan t de gueules su r tro is coupeaux de 
sinopie, et d ’or à  deux bandes de 
sable chargées d ’un anneau  d ’or. —
1. J o h a n n - B a p t i s t , * 18 m ars 1831 
à  R appers v i l,  am m ann de la ville 
1861-1865, député au G rand Consei 
1855-1866 et 1882-1900, e t au Con
seil na tiona l 1866-1881, un  des chefs 
du p a rti radical. P en d an t 18 ans il 
fu t égalem ent p résiden t du Conseil 
com m unal de la ville de R apperswil

et dès 1865 d irec teu r de la B anque de p rê ts ;  f  11 
novem bre 1901. —  2. A d o l f , * 1872 à R appersw il. 
a rch itec te  à  R orschach depuis 1904. A publié : Die 
kirchlichen Baudenkm äler der Schweiz : I. Graubünden,
II. St. Gallen, Appenzell et Thurgau. — Voir St. Galler 
N bl. 1902, p . 50. —  R enseignem ents personnels. [Bt.]

G A U E N  (C. S a in t-G al l) .  Voir G o m m is w a l d .
G A U E N S T E I N .  V o i r  A U E N S T E IN .
G A U F F E C O U R T  ( C A P P E R O N N  1ER DE)  , V I C 

TOR, * 1691 à Paris, f  1766 près de Lyon, originaire de 
la T ouraine, fu t célèbre p a r la longue am itié  qui le lia 
à J . - J .  R ousseau. É lève des jésu ites, puis appren ti 
horloger à Genève, plus ta rd  secrétaire  de M. de la 
Closure, un  des résiden ts français à Genève, il occupa 
enfin, p en d an t une tren ta in e  d ’années, le poste lucratif 
de commis pour la fou rn itu re  des sels au  Valais et à 
Genève. Très lié avec les ferm iers généraux, avec 
Grim m  et D iderot, il fu t, à la C hevrette, l ’hô te  assidu 
de M me d ’É p inay . Pour satisfaire  ses goûts de biblio
phile, il m on ta  une im prim erie à  M ontbrillan t près 
Genève, e t de ses presses so rtiren t des livres tirés à 
moins de v ing t exem plaires. Désigné pa r le cardinal

F leury  comme secrétaire  d ’am bassade en 1737, il 
joua  un  rôle politique à Genève et influença le m édia
teu r, M. de L au trec , en le gagnan t à ia  cause bourgeoise. 
Il b rig u a it alors la succession de M. de la Closure. — 
Voir J .- J .  R ousseau : Confessions. —  M. d ’É p inay  : 
M émoires et correspondance. —  C. Nodier : Mélanges 
tirés d’une petite bibliothèque. —  Gauffecourt. : Traité 
de la reliure des livres. — Archives du Rhône I . — 
Arch, de Genève. —  Correspondance de D uP an  à  

F reudenreich  ( à  la Bibl. publique de Genève) et L ettres 
adressées à  J .  Thelusson (La G ara). [ A n d r é  C o r b a z . 1  

G A U G L E R A  ou G U G L E R A  (C. Fribourg, D. Sm- 
gine, Com. D irlare t. V. D G S). Le dom aine de la  Gau- 
glera fu t acquis en 1851 p a r Je a n -Fridolin  Meyer, curé 
de Plasselb, dans le b u t d ’y é tab lir u n  asile appelé 
Hospice de la D ivine providence, e t destiné à  recueillir 
les enfants pauvres, les vieillards e t les m alades de la 
H aute-S ingine. Les b â tim en ts  fu ren t term inés en 1856, 
m ais l ’œ uvre m an q u an t des fonds nécessaires fu t reprise 
en 1864 par les sœ urs Théodosiennes d ’Ingenbohl et 
transform ée en une m aison d ’éducation  pour jeunes gens 
et jeunes filles. Ce pensionnat p o rte  le nom  d 'Institu t
Saint-Joseph. — Voir Genoud : M anuel des œuvres. —
Dellion : Diet. IV . —  K uenlin : Diet. [J .  N . ]

G A U L E ,  J u s t u s ,  'D r m ed., * 1849 à  D arm stad t, 
professeur ordinaire de physiologie et d irecteur de l ’ins
t i tu t  de physiologie de l ’université  de Zurich 1886- 
1916 ; a u te u r d ’ouvrages spéciaux. —  Voir Universität 
Zurich  ; Festschrift 1914, p. 40 . [ H .  B r . ]

G A U L I S .  Fam ille vaudoise. Arm oiries : p a rti d ’a r
gen t à  la tê te  de lion arrachée d ’or,
e t d ’or à  la  to u r  donjonnée de
gueules. Elle rem onte  à  —  1. L ou is , 
fils de Thom as, négociant, reçu 
bourgeois de Genève le 2 1 . sept. 
1555, et don t le petit-fils — 2. 
P ie r r e , fu t reçu bourgeois de Co
lom bier sur Morges le 2 jan v ie r 1620 
e t de Sain t-Saphorin  en 1627. —-
3. J e a n - P i e r r e - B a l t h a s a r ,  1669- 
1734, châtelain  de Colombier, du 

Conseil des Deux-Cents de L ausanne. —  4 . J e a n -  
D a v id , 1698-1758, colonel au service de la  république 
de Gênes ; fit souche à Gênes. —  5. J e a n - L o u is -  
B e n j a m i n ,  1731-1810 env., banqu ier à Lyon, souche 
de la branche lyonnaise. —  6. J u s t e ,  1756-1834, se
crétaire  baillival à  L ausanne au  m om ent de la  révo lu
tion, député en 1803. —  7. G a b r i e l ,  1828-1911, notaire, 
colonel brigadier, juge de pa ix  à  L ausanne 1862-1883. 
— 8. E u g è n e ,  1833-1897, avocat à L ausanne, profes
seur de d ro it pénal à  l ’académ ie 1875-1878, m unicipal 
1874-1882. —  9. F e r n a n d ,  1860-1924, fils du n» 7, 
pein tre  de p o rtra its  e t de paysages. — 10. G e o r g e s ,  1864- 
1912, fils du n° 8, jou rnaliste  à  L ausanne et à  C onstan
tinople, d irecteur de VOpinion  de Paris e t collaborateur 
à différents jo u rn au x  suisses et français. A uteur de 
La ruine d ’xm Em pire, 1913. Sa fem m e B e r t h e  Gaulis a 
égalem ent publié divers ouvrages. [M. R.]

G A U L L I E U R .  Fam ille neuchâteloise, originaire de 
Corcelles où elle est signalée dès le X V e s. R eprésentée 
encore à Genève et à Paris. — 1. LouiS-EusÈBE-Henri, 
* 7 m ai 1781 à Peseux, |  en octobre 1857 à B ordeaux. 
A publié une Hist, du protestantisme à Bordeaux et dans 
la province de Guyenne en 4 vol. — 2. E u s è b e - H e n r i ,  
publicists, h istorien et bibliophile, fils du n° 1, * 21 ja n 
vier 1808 à A uvernier, fu t banni de N euchâtel en dé
cem bre 1831 pour avoir écrit quelques articles de jo u r
nau x  contre le régim e m onarchique et u n  pam phlet : 
Le maitre Jacques Neuchâtelois. R édacteur de l 'Helvétie 
à P o rren tru y , de 1832 à 1837, puis du Nouvelliste 
vaudois, à  L ausanne, de 1837 à 1845. E n m êm e tem ps 
il enseignait l ’histoire dans différentes écoles de L ausanne 
et dès 1842 le droit rom ain  à l ’académ ie. A la suite d ’un 
différend avec D ruey, provoqué pa r la révolution  v a u 
doise, Gaullieur q u itta  le Nouvelliste, et, en 1847, 
s’installa  à Genève. Professeur d ’histo ire à l ’académ ie 
de Genève de 1848 à sa m ort, m em bre de l ’In s ti tu t  
national genevois dès sa fondation  e t son secrétaire 
généra l; t  29 avril 1859, à Genève. Principales publica
tions : Ëtrennes nationales, 3 vol. 1845, 1854, 1855 ;

Claude Gaudot.
D'après un portrait à 1 hui le  à 

la Bibl. de la V il le ,  Neuch âtel .
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E usèbe-Henri Gaull ieur.  
D ’après un portrait de la coll.  

Maillant.

La Suisse, historique et pittoresque (en coll. avec Schaub), 
1855, 1856 ; Études sur la typographie genevoise du 
X V e s. au X I X e s., 1855 ; Études sur l ’hist. de la litté

rature de la , Suisse fran
çaise, 1856 ; une co n tinua
tion  de l'ouvrage  de P ic te t 
de Sergy, 1856 ; H ist, du 
canton de Vaud, ISO3 à 
1830. C ollaborateur à  la 
Revue suisse, à  la Biblio
thèque universelle, à la 
Revue des Deux-M ondes, 
au  B u ll.d e  l ’Institu t gene
vois, e tc . —  Voir Biogr. 
neuch. X. —  De M ontet : 
Diet. —  B IG  IV . —  3. 
L o u i s - F r é d é r i c -  E r n e s t ,  
né et m o rt à  B ordeaux, 
1827-1892 ou 1893. A rchi
v iste  de la  ville de B or
deaux, d o n t il a reconsti
tu é  les archives après l ’in 
cendie de 1862. A publié  : 
Hist, du collège de Guyenne, 
1874 ; H ist, de la réfor
m ation à Bordeaux, 1884. 

—  Voir M ess. boit, de Neuchâtel, 1894. [L. M. et  E.-L. B.]
G A U L O I S .  Voir C E L T E S .
G A U S S .  Fam ille originaire de Bohêm e, établie  à 

Bâle en 1859. —  1. H e r m a n n ,  * 1835, arch itec te , 
con stru is it la  synagogue de Bâle. f  1868. — 2 . K a r l -  
Ot t o , fils du  n° 1, * 1867, p asteu r à Benken (Bâle- 
Cam pagne) 1892, à L iestal 1 8 9 /. D r theo l. A publié 
des tra v a u x  d ’histo ire locale, n o tam m en t d ’histo ire 
religieuse : Gesch. der Stadt Liestal, 1910 ; Reformations- 
gesch. der Stadt Liestal, 1917 ; Reformationsversuche 
in  der Basler Bischofsstadt P runtrut, 1913 ; et collaboré 
à  d ifférents périodiques. [K. G.]

G A U S S E N .  Deux fam illes de ce nom  v in ren t à 
G enève. A la  prem ière, originaire de Sain te-Foy , en 
Agenois, a p p a rten a it : —  J a c q u e s ,  reçu  bourgeois en 
1569, f  1609, p asteu r à  D ivenne 1591, puis à  Jis-sur- 
Tille en Bourgogne ; il ren d it de g rands services aux  
églises réform ées. A rm oiries : d 'a zu r à  la brebis d ’argen t 
p assan t su r une terrasse  de sinopie, au chef d ’argen t 
chargé de tro is abeilles de gueules. A la seconde, de 
Ijunel en L anguedoc, bourgeoise en 1725: —  1. J e a n -  
P i e r r e ,  * 1723, se fixa à Londres où il dev in t gouver
neur de la B anque d ’A ngleterre, d irec teu r de la com 

pagnie des Indes, e tc . Sa 
descendance p a rv in t à  de 
h au tes  s itu a tio n s. —  2. 
François - S am uel-R obert- 
L o i i is ,  1 7 9 0 -  1863, pas
te u r  à  Satigny  1816, il se 
fit rem arq u er pa r son 
éloquence originale e t son 
a tta ch e m e n t au x  doctrines 
orthodoxes de la R éform e, 
alors abandonnées p a r le 
clergé genevois. Ses doc
trin es su r la  d iv in ité  de 
Jésus-C hris t, su r le péché 
originel et su r les opéra
tions de la  grâce, le firent 
censurer p a r le Consistoire 
en 1830, puis révoquer 
l ’année su iv an te  parce 
q u ’il a v a it pris p a r t à  la 
fondation  de la Société 
évangélique e t proposé la

Ì

Louis  Gaussen.  
D'après  u ne  photographie .

créa tion  d ’une école libre de théologie. Il d ev in t alors 
pasteu r de la chapelle de l ’O ratoire, p u is  renonça à la 
p réd ication  pour occuper de 1836 à 1857 la chaire de 
théologie systém atique  dans l ’école q u ’il av a it con
tr ib u é  à  fonder. A u teu r d ’u n  grand nom bre d ’ouvrages 
religieux, n o tam m en t de La Théopneustie ou pleine  
in sp ira tion  des Saintes Écritures, 1 8 4 0 .— Voir Galiffe : 
Not. gên. I I I ,  225. — De M ontet : Diet. —  France 
protestante. —  H e y e r  : L ’Église de Genève. [H .  D a.]

G A U T H E Y .  Vieille famille d ’Orbe et d ’A rnex 
(V au d ). — F r é d é r i c ,  1795-1864, p a steu r de B ullet en 
1826, puis de Lignerolles ; fonda en 1833 l ’école no r
m ale du can ton  de Vaud et la  dirigea ju sq u ’en 1845. 
Il p r it  alors la d irection  de l'école norm ale  p ro te s ta n te  
de C ourbevoie près Paris, q u ’il ne q u itta  que peu a v an t 
sa m o rt. A publié  des Sermons, des é tudes su r l ’instruc
tion prim aire, l’éducation dans les classes moyennes ; 
le Livre du jeune  citoyen ; De V Éducation ou principe des 
pédagogie, e t des é tudes religieuses. —  De M ontet : 
Dictionnaire. [M.  R 1

G A U T I E R ,  G A U T H I E R ,  Nom de fam ille des can 
to n s de B erne, Fribourg , Genève et V aud, à l ’origine, 
comm e V autier, prénom  franc, d é riv an t du  prénom  
germ anique W alt-hari =  W alter.

A. C a n to n  d e  B e r n e .  P a u l ,  * 6 avril 1843, f  17 
sep tem bre 1869 à  C ourtelary . A vocat e t poète, q u ’on a 
appelé le « M usset ju rassien  »; il est m o rt a v a n t d ’avoir 
donné to u te  sa m esure. Son œ uvre a  été  publiée en 1882 
p a r Virgile Rossel. —  Voir V. Rossel : H ist, littéraire de 
la Suisse romande. —  SBB I, 100. [A. Sch.]

B. C a n to n  d e  F r ib o u r g .  G a u t h i e r ,  G a u l t i e r .  
G a u t i e r .  Fam ille bourgeoise de V uippens, citée en 
1425, de G rangettes, citée en 1469, de Rueyres-les- 
Prés, citée en 1578, de Prom asens, citée en 1700. —
1. H e n r i ,  de R ueyres-les-Prés, * 1826, f  31 jan v ie r 1907, 
cap itaine  dans l ’arm ée pontificale ju sq u ’en 1870, ad m i
n is tra te u r de l ’Hospice de M arsens 1880-1904 reçu t la 
bourgeoisie d ’honneur de M arsens. —  2. J e a n ,  * 17 févr. 
1840, f  13 av ril 1920, p rê tre  1868, vicaire à  L a Chaux- 
de-Fonds, à C hâtel-Saint-D enis, à Vevey, au  C hâtelard, 
curé de Berlens 1907. —  Maag : Gesch. der Schxveizer- 
truppen. —  Arch. d ’É ta t  F ribourg . [Ræmy.J

C. C a n to n  d e  G e n è v e .  G A U T I E R .  I. Fam ille origi
naire  de Gex, adm ise à la  bourgeoisie 
genevoise en 1508. A rm oiries: d ’azur 
à la croix de cinq losanges d ’argen t. 
Plusieurs de ses m em bres, en tre  au tres 
P i e r r e ,  1594-1669; —  J e a n ,  1611- 
1685; —  J a c q u e s ,  1645-1692, ont 
rem pli les charges publiques d ’au d i
teu r, secrétaire  de la  ju stice , juge des 
prem ières appellations, châtela in  du 
C hapitre  ou de Ju ssy . Le prem ier 
bourgeois fu t — 1. L o u is , t  1528.

é tab li à  Genève au  d éb u t du X V Ie s. et anobli pa r 
l ’em pereur C harles-Q uint le 25 avril 1524. M embre du 
Conseil des C inquante 1525, conseiller 1526, assista  
au  Conseil général du 12 m ars 1526, où fu t  ju rée  la 
com bourgeoisie avec F ribourg  e t B e rn e .—  2. C l a u d e - 
J a n i n , fils du n° 1, t  1564, du Conseil des D eux-C ents 
1552, de celui des Soixante 1559, juge a u x  suprêm es a p 
pellations ; fu t com prom is dans l ’ém eute du 15 m ai 
1555 pour avoir soupé ce soir-là à  S a in t-Gervais avec 
Perrin , V audel e t Pierre V erna (Arch, de Genève : 
PC) ; Michel R oset s ’opposa, au nom  du p a r ti  calv i
niste, à son élection comm e conseiller et le fit ray e r du 
rôle des Conseils en février 1563. — 3. J e a n , fils du 
n° 2, 1558-1609, du Conseil des D eux-C ents 1584, de 
celui des Soixante, secrétaire  d ’É ta t  1587-1609, a u te u r  
du récit officiel de l ’Escalade dans les registres du 
Conseil. —  4. P i e r r e , arrière-petit-fils du n° 3, 1641- 
1724, du Conseil des D eux-C ents 1671, de celui des 
Soixante  1675, a u d iteu r la m êm e année, conseiller 
et secrétaire  d ’É ta t  1684-1695 et 1698-1700 ; juge de 
Sain t-V ictor et C hapitre  1683, syndic 1697, 1701, 
1705, 1709, prem ier syndic 1713, 1717, 1721. Chargé 
de nom breuses dép u ta tio n s , en tre  au tre s  à  la  Diète 
de B aden 1687, à Z urich e t Berne 1688, 1692, 1695, 
1702, au  roi Louis X IV  1696, au x  ducs de B ourgogne et 
de B erry  à Lyon 1701 ; à  la conférence d ’A arau 1705. 
— 5. J e a n - A n lo i n e ,  fils du n °4 , 1674-1729, professeur 
de philosophie 1696, du Conseil des D eux-C ents, de 
celui des Soixante 1710, rec teu r de l ’académ ie 1717, 
conseiller et secrétaire  d ’É ta t  1723-1729. A u teu r d ’une 
rem arquab le  Histoire de Genève, des origines à 1890, 
restée longtem ps m anuscrite  et publiée p a r un  comité 
d ’historiens de 1896 à 1911 (8 vol. e t tab les 1914), 
d ’une H ist, des Terres de Sa in t-V ictor et Chapitre (mus.) 
et d ’une nouvelle édition de l ’Histoire de Genève, de
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Spon, 1730. — 6. P i e r r e , neveu du n° 4, 1686-1737, 
cap ita ine  dans les chevaliers gardes du roi de Pologne, 
puis dans le rég im ent de P ortes au service de Savoie ;

re tra ité  avec rang  de lieu 
tenan t-co lonel. Il eut une 
a lte rca tion  avec Isaac, 
père de J.-J ._  Rousseau, 
en octobre 1722 ; Isaac 
R ousseau q u itta  définiti
vem en t Genève à cette  
époque. —  7. J e a n - J a c - 
QUES, fils du n° 6,  1713- 
1780, lieu ten an t - colonel 
au  service de Sardaigne, 
du  Conseil des Deux- 
Cents 1746-1780. —  8. 
A l f r e d , petit-fils du n° 
7, 1793-1881, docteur en 
philosophie, professeur 
honoraire d ’astronom ie et 
de m athém atiques à l ’a 
cadém ie de Genève, di
recteu r de l ’Observatoire. 
Il présida, en 1829, à 
l ’établissem ent d ’un nou
vel observato ire et publia , 
outre de nom breux  ou

vrages scientifiques, une Notice sur la vie et les écrits de 
Jean-A ntoine Gautier. —  9. É m i l e , arrière-petit-fils du 
n° 7, 1822-1891, docteur ès sciences 1847, astronom e, 
élève de Le V errier à Paris, d irecteur de l ’O bservatoire 
de Genève 1882-1889, officier du génie, colonel fédéral 
1867, chef d ’é ta t-m a jo r du génie 1870-1871, m aire de 
Cologny 1862-1878, dépu té  au  G rand Conseil, au 
teu r de nom breuses publications astronom iques. — 
Voir J G  26 fév. 1891. —  R app. de la Société des A rts  
1891. — R app. de la Société de physique  1891. —  10. 
V i c t o r , frère du n° 9, 1824-1890, m édecin-chirurgien 
de l ’Infirm erie de P la inpalais (H ôp ita l B utini) 1859-

1889, a u te u r d ’un grand 
nom bre de publications 
m édicales. —  Voir Notice 
biographique pa r le D r C. 
P ico t avec bibliographie. 
—  Revue médicale suisse 
romande 20 fév. 1890. —  
J G  12 jan v . 1890. —  11. 
A d o l p h e , frère des n 03 9 
et 10, 1825-1896, ingé
nieur, historien , hérald iste, 
au te u r d ’im portan tes p u 
blications r , i  héraldiques, 
en tre  au tres \^Les A rm oi
ries des cantons suisses, 
1864 et 1878 ; Arm orial 
genevois (avec A. Gal iff e). 
11 acqu it la  bourgeoisie de 
Berne 1860. — ,Voir B S H G  
I, avec bibliographie. ■—■ 
A  IIS  1896, p. 41. —  JG  
20 m ai 1896.— 12. L u c i e n , 
fils du n° 9, 1850-1924, D r 

phil., D r theol. h. c. des universités de Berne e t de Glas
gow, professeur à  la  Facu lté  libre de théologie de L au
sanne 1877-1897, professeur honoraire 5 de ^ ’université  
de Genève 1909, m em bre du Comité in te rnational£de  
la  C roix-R ouge. A publié divers ouvrages théologiques 
e t religieux, en particu lier une Introduction à l'A ncien  
Testament, 1906. —  Voir J G  3 et 10 fév. 1924. —  Se
m aine religieuse 8, 15, 22 m ars 1924. —  Revue intern, de 
la Croix-Rouge  fév. 1924. —  Z Z  m ai 1924. —  13. R a o u l , 
fils du n° 9, * 1854, docteur es sciences m athém atiques, 
professeur d ’astronom ie à l ’un iversité  e t d irec teu r de 
l ’O bservatoire depuis 1889, rec teu r de l ’un iversité  1918- 
1920, m em bre du Comité in te rn a tio n a l des Poids et 
M esures 1901, p résiden t de la comm ission géodésique 
suisse 1920, présiden t de la comm ission fédérale de 
m étéorologie, m em bre honoraire  de l ’académ ie des 
sciences de W ashington, lieutenant-colonel du génie. 
N om breuses publications dans le dom aine de l ’a stro n o 

mie, de la chronom étrie  et de la m étéorologie. — 14. 
L éo n , fils du  n° 10, 1853-1916, docteur en m édecine, 
h isto rien  ; m édecin de l ’hôp ita l B utini 1890-1914, dé
p u té  au  G rand Conseil 1907-1916, a u te u r de nom breuses 
publications m édicales et d ’un livre sur La Médecine 
à Genève ju sq u ’à la fin du X V I  I R  s. —  Voir JG  22 avril 
1916. —  B S H G  IV , 3. —  Revue médicale de la Suisse  
romande 20 m ai 1916, avec b ibliographie. — 15. E d m o n d , 
2 “ ° fils du n° 10, 1855-1895, docteur en droit, notaire, 
chargé pa r le Conseil d ’É ta t  d ’un  trav a il sur la rév i
sion du cadastre  de la ville de Genève, collaborateur 
à La semaine judicia ire. —  Voir Sem. judicia ire  5 août
1895. —  16. A l f r e d , 3 me fils du n» 10, 1858-1920, 
docteur en droit, professeur de d ro it pénal à  l ’université  
1886, juge e t p résiden t de la Cour de cassation 1892- 
1920, vice-président du Comité in te rn a tio n a l de la 
Croix-Rouge, m em bre de la comm ission d ’experts pour 
le p ro je t de code pénal fédéral, co llaborateur à la 
Revue pénale suisse. — Voir J G  24 déc. 1920. —  N Z Z  
29 déc. 1920. — S P  28 déc. 1920. —  Semaine judic ia ire  
11 jan v . 1921. -— Revue pénale suisse  1921, cahier I. — 
Revue in t. de la Croix-Rouge 1921. — 17. P i e r r e , 
fils du n° 14, * 1886, "Qr m ed., professeur de clinique in 
fantile  à la Faculté  de m édecine de Genève. —  18. M a u 
r i c e , 4 e fils du n° 10, * 1866, D r phil., m aître  de p hysi
que et chimie à l ’école secondaire e t supérieure des 
jeunes filles. —  19. É m i l i e , fille du n° 11, * 1864, a 
publié  divers articles dans des quotidiens, dans la 
Bibliothèque universelle, la Semaine littéraire, l ’Alm anach  
de Genève. —  20. L é o p o l d , fils du n" 12, * 1884, D r 
ès le ttres  1911, d irecteur du collège 1922, a publié : 
La langue de Xénophon. —  21. V i c t o r , fils du n° 15, 
* 1891, avo ca t e t banquier, député au Grand Conseil 
1923, a u te u r de diverses publications ju rid iques. — 
22. R a y m o n d , fils du n° 16, * 1885, D c m ed., au teu r 
de publications m édicales. — Voir Gall fie : Not. gén. I 
et V I. —  A G S  I I I .  —  RG. —  Catalogue des ouvrages 
pubi, par les professeurs de l ’université. — Alf. Gau
tie r  : Notice sur la vie et les écrits de Jean-Antoine  
Gautier. [ R .  Aciiard-Gautier.]

I I .  Fam ille originaire de Saint-T riv ier-de-C ourtex  en 
Bresse qui a donné, depuis P i e r r e  G autier, m inistre  du 
Sain t-É vangile  à A ubigny, reçu  h a b ita n t de Genève 
1557, q u a tre  pasteurs : T h é o d o r e , 1562-1636 ; O s é e , 
t  1671 ; E n o c h , f  1675, et S a m u e l , * vers 1611, 
f  1636. —  Voir H eyer : L ’Église de Genève. [C. R.J

D. C a n t o n  d e  V a u d .  LOUIS, 1860-1921, d ’Échi- 
chens, chef de service au D épartem en t de l ’In stru c tio n  
publique à  L ausanne ; a  publié une notice sur la Cathé
drale de Lausanne. [M. R.J

G A U T S C H I .  Fam ille anciennem ent e t a u jo u rd ’hui 
encore établie  e t répandue dans le W ynen tai (Argovie), 
bourgeoise de R einach, Gontenschwil, Zetzwil, U nter- 
kulm  e t G ranichen. Le nom  s’écrivit ju sque  vers 1670 
Gawertschi ou Gauertschin. Il désignait à l ’origine, soit 
aux  X I I e et X I I I e s., les prê teurs d ’argen t chrétiens 
( Gawertschi, Caorsini [ =  de Cahors] etc., voir S I  II , 
566), e t a p p ara ît dès la prem ière m oitié du X IV e s. 
comme nom  de fam ille. J o h a n n  e t W a l t e r  Gawertschi 
son t m entionnés en 1348 comm e cautions dans le 
ren tier du cellier du chap itre  de B erom ünster. A 
Gontenschwil, la  fam ille est a tte s tée  depuis 1400. 
Elle ém igra de là  à  R einach 1574, où elle se rép an d it 
to u t particu lièrem en t. A U nterku lm , le nom  ne se 
présente que vers 1730 et à  Zetzwil vers 1760. —  Voir 
J .- J .  A m iet : Die franz. u . lombardischen Geldwucherer 
des Mittelalters, dans J S G  I et I I . — Zinsbuch des 
Kelleramtes der S tift Beromünster, dans G fr. 23. — 
M. E sterm ann  : Geschichte der alten Pfarrei Pfäffi-
kon, 176. [F .  B u . ]

G A U Z I B E R T U S o u  G O S B E R T U S ,  évêque de Ge
nève au  cours de la  deuxièm e m oitié du V I I I e s. On 
croit q u ’il siégea de 765 à 780. —  Voir Besson : Nos 
origines chrétiennes. —  Sordet -.Dictionnaire. [A .  de M.]  

G A V A R D .  Fam ille genevoise des com m unes réu 
nies (Carouge). — 1. P ie rre-A l e x a n d r e ,  * 25 m ars 
1845, t  29 novem bre 1898, député  rad ical au Grand 
Conseil, presque sans in te rru p tio n  de 1874 à 1898, 
conseiller d ’É ta t  1877-1890, 1897-1898, conseiller aux 
É ta ts  1884-1893, 1896-1898. Il consacra son activ ité
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à l ’In s tru c tio n  publique, p rép ara  avec G. Favon  la loi 
générale de 1886 q u ’il m it en p ra tiq u e . G avard  p rit 
une part, ac tive  à  l ’organ isation  de l ’E xposition  n a 
tionale de Genève 1896. A u teu r de m anuels pédagogi

ques e t d ’une Histoire de 
la Suisse au X I X e s. —
2. J a c q u e s  - L o u is , son 
cousin germ ain , * 1871, 
dépu té  au G rand Conseil 
1913-1923, conseiller d ’É- 
t a t  1915-1924. — Voir 
A rchives de Genève. — 
P S .  [C. R.]

G A V I T .  Fam ille  origi
naire  d ’A ubonne, b o u r
geoise de Genève pa r 
R o d o l p h e ,  1374, ju r is 
consulte e t n o ta ire , syn 
dic 1383. — 1. J e a n ,  son 
fils, syndic 1423. —  2. 
P i e r r e ,  fils du n° 1, sy n 
dic 1449, 1470, 1475. —
3. C l a u d e , fils du n° 2, 
fu t douze fois syndic de 
1485 à 1504. Arm oiries : 
3 étoiles, ém aux inconnus.
—  Voir Arch, de Genève.
— Sordet : Dictionnaire.

— Rrc. Gén. suisses I. —  A rm orial genevois. [C. R.] 
G A V O T T I ,  L o r e n z o ,  de Savona, p rév ô t des Théa-

tin s de S a n t’ A ndrea della Valle à  R om e, évêque de 
Vintim ilìe 1633-1653, nonce en Suisse du  28 octobre 
1643 au  7 novem bre 1646. Il ap lan it des difficultés entre  
les Confédérés e t Leveque de Còme, f  vers 1669. —  
A S I, V, 2. —  Gams : Series episcoporum. —  R o tt : 
Repr. diplom . V I. [J .  T.]

G AY.  Nom de famille des cantons de Fribourg , Ge
nève, V alais e t V aud.

A. C a n t o n  de F r i b o u r g .  Nom de fam ille fribour- 
geoise déjà cité dans un  acte  de 1433 dans la contrée de 
R om ont. — P i e r r e ,  d e  Mézières près R om ont, profes
seur de langue la tin e  e t rec teu r du pedagogium  de 
Râle 1579-1593, t  à Bàie 1593. —  Voir Regeste 
d’Hauterivc. — A S H F  V I, 294. —  Dellion : Diet. V III , 
413. [G. Cx.]

B . C a n t o n  d e  G e n è v e .  G a y ,  G u a i c t ,  G u e c t ,  G u e x .  
Fam ille de Savoie e t du Pays de V aud don t u n  grand  nom 
bre vécuren t à Genève. —  I. La plus ancienne, m en tion 
née dès la fin du X I I I e s., a  donné en tre  au tres  syndics 
e t conseillers, J e a n ,  vidom ne 1409, syndic 1415, 1416, 
1422. Fam ille  é te in te  au  X V e s. Arm oiries : fascé d ’or 
e t d ’azur de six pièces, au  chef de gueules chargé d ’un 
lion issant d ’or. —  I I .  Une a u tre  fam ille v in t de Mies, 
alors te rre  de Savoie, se fixer à  Genève. —  1. P i e r r e ,  
bourgeois en 1446. —  2. P i e r r e ,  syndic su b stitu é  1519, 
trésorier de la ville et de l ’évêque 1520-1523.—  3. P i e r r e ,  
fils du n° 2, syndic, à  plusieurs reprises, de 1565 à  1587, 
trésorier 1572-1574. — 4. P i e r r e ,  syndic 1625, 1629, 
1633, prem ier syndic 1637, 1641, 1645. Fam ille é te in te  
au  X V IIe s. A rm oiries variées , les plus anciennes p o r
te n t  d ’arg en t (?) au  trèfle  su rm onté  d ’une cordelière 
nouée en trèfle. —  Voir Arch, de Genève.—  A rm oriaux.
—  R. C. im p r. [C. R.]

C.  C a n t o n  d u  V a l a i s .  G a y ,  G u e x .  Fam ille origi
naire de Salvan et d ’Orsières, répandue  dans la p lu 
p a r t  des localités de Si on et B ram ois à  M onthey. 
Les Gay y son t si nom breux  que pour les distinguer 
on d u t a jo u te r à  leu r nom  celui de leu r lieu d ’ori

gine : G av-Balm az, Gay e t Guex des 
Combes, Gay e t Guex-Crosier, pour 
ceux de Salvan, Gay du C hâtelard  et 
Gay- du Borgeal pour ceux d ’Orsières. 
La famille est signalée à Orsières dès 
1330, à  Salvan dès 1373. L a branche 
de Salvan a donné quelques chanoi
nes à  l ’abbaye de Saint-M aurice. A r 
moiries : d ’azur à  deux croissants 
adossés d ’a rgen t accom pagnés de 
tro is étoiles d ’or et en poin te de

tro is  coupeaux de sinopie. —  1. P i e r r e , du C hâte

lard  d ’Orsières, n o taire  1356. — 2. P i e r r e , notaire , 
m étra i, gu idonnier d ’Orsières; t  vers 1636. —  3. 
P i e r r e , D r ju r ., no ta ire , bourgeois de M artigny 1665, 
syndic de M artigny 1671, fonda la  b ranche  aînée 
de M artigny, à  laquelle  ap p artien n en t : —  4. P i e r r e - 
N i c o l a s , petit-fils du n° 3, no ta ire , syndic de M ar
tigny ; acq u it la  bourgeoisie de Fu lly  en 1655. —
5. J e a n - G r é g o i r e , 1787-1856, syndic de M artigny.
—  6. J o s e p i i - L o u i s ,  avo ca t e t n o ta ire , 1814-1880, 
fils du n° 5, c itoyen de Genève en 1863. —  7. H i l a i r e ,  
fils du n° 6, * 1849 à M artig n y ; f  1909 à  Genève. P ro 
fesseur à  Genève dès 1883, dépu té  au  G rand Conseil 
1901. A uteur d ’une H ist, du Vallais, 1888-1889 ; de 
Mélanges d'hist. vallaisanne , 1891 ; d ’une Petite hist.

; du Valais, 1910. — La branche  cad e tte , issue de J a c -  
i QU ES-JOSEPH, frère du n° 3, a  d o n n é .—  8. E m m a n u e l ,  
j D r m ed., chirurgien  au service du P iém ont, g rand châ- 
I tela in  de M artigny, m em bre du tr ib u n a l suprêm e, con- 
j sellier d ’É ta t  1821-1822 ; n um ism ate , a u te u r d ’une 

h isto ire m ns. du G rand S ain t-B ernard , officier de la 
Légion d ’h o n n e u r;  t  1842 à  S io n .—  9. É l i e ,  officier 
au service de F rance, p résiden t du dixain de M artigny 
1799, juge au  tr ib u n a l du dixain 1803. — 10. J o s e p h -  
Eugène, n o ta ire , chevalier de l ’É peron d ’or, dépu té  à 
la D iète cantonale  1831-1843, p résiden t du dixain de 
M artigny 1831-1845. — 11. A l e x i s ,  1826-1883, no
ta ire , p résiden t de la bourgeoisie de M artigny, préfe t 
du d is tric t. — Voir Coquoz : Salvan, F inhaut et 
Démographie de Salvan. —  H ilaire Gay : Notice sur  
la famille Gay. —  B e rtra n d : Valais intellectuel. [ J . - B . B . ]

D. C a n to n  de V au d . —  1. JACQUES, * 1786 à Nyon, 
t  1864 à  Paris, g ran d  référendaire  de la  Cham bre des 
pairs à  Paris a v an t 1848 ; il consacra ses loisirs à l ’é tude 
des p lan tes, co n tribua  à la  Flora Helvetica de G andin, fu t 
l ’un  des fondateu rs de la Société de b o tan ique  de F rance.
—  2. J e a n , 1822-1874, de L u try , professeur de m a
thém atiq u es e t d ’astronom ie à  L ausanne dès 1845, 
l ’un  des fo ndateu rs de la facu lté  technique  de L au 
sanne. —  De M ontet : Diet. —  Livre d’Or. [M. R.]

G A Y C H .  Voir G a i c h .
G A Y E T .  Fam ille bourgeoise de M orat aux  X I I I e et 

X IV e s. —  1. G u i l l a u m e ,  conseiller de M orat 1278- 
1279. —  2. R o l e t ,  conseiller de M orat 1278-1279. —
3 .  P i e r r e  o u  F e r r o d ,  fu t une des cautions données par 
R odolphe de N euchâtel à  H artm an n  de K ibourg  pour 
la do t de sa fille M arguerite en 1319. En 1339, pen d an t 
la guerre  de L aupen, il fu t fa it p risonnier pa r des Fri- 
bourgeois, qui le soupçonnaient d ’avoir voulu ra v ita il
ler la  garnison de L aupen, puis rem is en liberté  ; le 
18 décem bre de la m êm e année, il est à la  tê  te des b o u r
geois de M orat qui conclurent une alliance séparée avec 
F ribourg  et se dé tach èren t de B erne. E ngelhard  affirme, 
m ais sans fourn ir de preuves, que Pierre G ayet é ta it 
alors avoyer de M orat. —  Voir W elti : Das Stadtrecht 
von M urten. —  E ngelhard  : Chronik der Stadt M urten. — 
F R B .  —  Rec. D ipl. F rib . [J . N.]

G A Z E L ,  M e r m e t ,  avoyer de M orat en 1344, conclut 
le renouvellem ent de l ’alliance en tre  M orat et Fribourg , 
le 19 m ars 1344. — W elti : Das Stadtrecht von M urten, 
p . 32. —  Rec. Diplom. Fribourg  I I I ,  87. [J . N.]

G A Z E T T E  D E  B E R N E .  D ésignation usuelle d ’un 
jo u rn a l publié à  Berne, en français, de 1689 à 1798, 
d on t le t i t r e  v é ritab le  é ta it Nouvelles de divers endroits, 
e t, de 1788 à 1798, Nouvelles politiques. Organe officiel 
de la république de Berne, a p p a rte n a n t à la fam ille 
F ischer. Son prem ier réd ac teu r fu t un  réfugié français, 
A ntoine Teissier, de Nîmes, qui fu t réprim andé pa r le 
gouvernem ent e t d estitué  en 1690, à l ’in stig a tio n  de 
l'am bassadeur de F rance. Ce dernier se p laign it encore 
du jo u rn a l en 1718. Des collections incom plètes de la 
Gazette de Berne ex is ten t dans les b ib lio thèques de 
Fribourg , N euchâtel et B erne. — Voir G. Tobler, dans 
B T  I I ,  1911. —  P. Grellet : S ur les sentiers du passé, 
p . 111. —  Schweiz. Buchdruckerztg. 1916, 164. [H. Tr.] 

G A Z E T T E  DE  L A U S A N N E .  Organe du p a rti 
libéral-dém ocratique vaudois, fondé en 1798; elle fu t 
dès le déb u t rédigée p a r A ntoine Miéville, qui en resta  

j le réd ac teu r p en d an t 54 années, ju sq u ’à sa m o rt en 
1852. P r it  en 1816 le t itre  défin itif de Gazette de L a u 
sanne et Journal Suisse, après acquisition  du Journal

A lexandre Gavard.  
D'après un portrait de la 
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Suisse, rédigé depuis le 10 avril 1804 p a r G.-F. B ria tte , 
puis p a r J .  F r. S o u tter. A près la m ort de Miéville, elle 
fu t rédigée p a r divers écrivains, qui, presque tous, ont 
m arq u é  dans l'h is to ire  in térieure  du canton de V aud. 
De 1874 à 1917, La Gazette eut comme rédac teu r en 
chef É d o u ard  Secrétan , qui lu i donna un  grand déve
loppem ent et s ’assura  le concours des m eilleurs écri
vains rom ands, n o tam m en t P h . Godet p en d an t près de 50 
an s. P roprié té  de la  Société suisse de Publicité, société 
anonym e fondée en 1881. Il existe des collections com
plètes du jo u rn a l à  la B iblio thèque cantonale  vaudoise 
e t au  siège de la G azette  (P ép inet 3) et en propriété  
p r iv é e .— Voir Le ju b ilé  centenaire de la G a z.d eL . [L.S.] 

G A Z E T T E  DU V A L A I S .  Organe du p a r ti conser
v a te u r  v a la isan , pa ra issan t dès le 29 m ars 1855, qui 
s ’appelle le Valais depuis le 15 ju ille t 1922, après avoir 
p o rté  le t itre  de Nouvelle Gazette du Valais, de 1874 à 
1889. Elle a  succédé à la Gazette du Sim plon  (1842- 
1847), qui, elle-m ême, co n tin u a it le Défenseur de la Re
ligion et du Peuple  (1839-1840). —  Arch, cantonales du 
V alais. [L. Mr.]

G A Z Z E T T A  T I C I N E S E .  Jo u rn a l tessinois, le p re 
m ier en da te , p a ra issan t à  Lugano depuis 1750, et très 
p robab lem en t depuis 1746. Il a porté  différents nom s et 
défendu diverses opinions politiques. Ju s q u ’en 1797, il 
fu t un  organe officieux du gouvernem ent, sous le t itre  
de Nuove di diverse Corti e paesi. Très rép an d u  dans 
l ’Ita lie  du Nord, il é ta it, d ’après M otta, u n  organe de 
réac tion  en tre ten u  ju sq u ’en 1790 pa r le gouvernem ent 
au trich ien . De 1797 à  1799, il p rit le nom  de Gazzetta di 
Lugano  ; il cessa de p a ra ître  le 29 avril 1799, p a r su ite  de 
la destruction  de la typograph ie  Agnelli et de l ’assassinat 
de l ’abbé Van eli i son réd ac teu r. Le Telegrafo delle A lp i  
rem plaça la Gazzetta de 1800 à 1806, da te  à  laquelle le 
jo u rn a l p rit le t itre  de Corriere del Ceresio, puis de Gazzetta 
di Lugano  de 1814 à 1821. Dès lors il p a ra ît sous le nom  
a ctu el de Gazzetta Ticinese, quotid ien  depuis 1865, organez 
de po litique radicale dès 1889. La Gazzetta a publié  des 
su p p lém en ts: l ’Appendice letteraria, 1824-1825, et II 
Cattolico, 1833-1850. Les articles de ce dernier réunis 
fo rm èren t la  Biblioteca cattolica. —  La Presse suisse
1896. —  A nastasi : Cenni storici sulla stampa dei gior
nali nel C. T icino. —  BStor. 1882, 1894, 1898, 1923, 
1924. [C.T.]

G E B E N N A .  Voir GENÈVE.
G E B E N D I N G E R .  Fam ille de N eftenbach (Zurich) 

où elle a p p a ra ît pour la prem ière fois en 1585, origi
n aire  p robab lem en t d ’IUnau où ce nom  est cité dès 
1463. Ce dernier p rov ien t de l ’ancien dom aine de Ge- 
bertingen  dans la  com m une d 'E rnetsw il (C anton de 
S a in t-Gall). [J. F r i c k . ]

G E B E N S D O R F  (C. Argovie, D. B aden. V. D G S). 
Corn, e t Vge. Sur le G ebensdorferhorn existe un refuge 
avec deux circonvallations. Un tréso r rom ain  ava it 
été tro u v é  en 1553 à  p roxim ité du village ; des pierres 
tom bales rom aines fu ren t découvertes en 1856, celle 
de Vegetius R ufus e t celle de T ettiu s V aia sont conser
vées au  m usée d ’A arau, tan d is  que celle de Magius, de 
la  X I e légion, a été encastrée dans la m uraille  de l ’église 
réform ée. On découvrit en 1882 des vestiges d ’une 
colonie rom aine. La pierre tom bale  du m édecin Hym - 
nius, trouvée  en 1698, n ’existe plus. Ces nom breuses 
découvertes s ’exp liquen t pa r le fa it que les environs 
de V indonissa, centre stra tég ique  et économ ique, 
é ta ien t très peuplés. G ebensdorf a p p a rten a it au X I I I e s. 
au bailliage de B aden ; il passa en 1415 aux  Confédérés 
et fu t a ttr ib u é  sous le nom  de bailliage de Gebensdorf 
au « com té » de B aden. Au spirituel, il se ra tta c h a it  
depuis 1275 à la  paroisse de B irm ensdorf. Il d ev in t une 
chapellenie le 24 sep tem bre 1872 et une paroisse au to 
nom e le 5 décem bre 1910. G ebensdorf av a it entre  a u 
tres l ’obligation de fourn ir du bois pour le château  supé
rieu r de B aden. Malgré la  destruction  de celui-ci en 
1415, cette  p resta tio n  ne d isp a ru t pas, m ais fu t rem 
placée par son équ ivalen t en espèces ; le village du t 
do rén av an t payer chaque année à  la  Saint-M artin  
2 % livres et 2 % shillings au sous-bailli. R egistres 
de bap têm es dès 1763, de m ariages e t de décès dès 
1752. —  Voir Merz : Burgen tend Wehrbauten. [H. Sch.] 

G E B E R T S W I L  (C. Saint-G all). H am eau de la Com.

d ’O bcrbüren et ancienne ju rid ic tion  de l ’Oberberger- 
a m t .  Voir N i e d e b w i l  ( D .  W il).

G E B H A R D ,  G E B H A R D T .  Nom de famille des
can tons de Bàie e t de Berne. Il est aussi répandu  dans 
la Suisse rom ande, o ù  il a  été orthographié G u e b h a r d  
(voir sous ce nom ).

A. C a n t o n  d e  B â t e .  Fam ille de pelletiers établie à 
Bâle depuis le com m encem ent du XV« s., représentée 
au  Conseil pa r — 1. N ik l a u s , t  1508, conseiller de 
la co rporation  des pelletiers. —  2. H a n s- H e in r ic h , 
t  1547, fils du n° 1, prévô t de corporation  1509-1521, 
conseiller des pelletiers 1529-1535. —  3. Ma t t h æ u s , 
t  1550, fils du n° 1, conseiller des pelletiers 1537-1550.
—  4. J a k o b , t  1588, fils du n °  3, p révô t des pelletiers 
1552-1588. —  5. J a k o b , 1588-1633, arrière-petit-fils 
du n° 1, p rév ô t des pelletiers 1594-1633. — Le plus im 
p o rta n t fu t —  6. L u k a s , 1523-1593, petit-fils du n° 1, 
épicier, des corporations du Safran, des vignerons et 
de la Clef, conseiller du Safran 1554, Oberstzunft- 
meister 1578, bourgm estre 1592. Arm oiries : p a rti, au 
1 d ’arg en t et au  2 de gueules à  deux fasces d ’argen t. — 
Voir W B . [p. Ro.]

B. C a n t o n  d e  B e r n e .  A une fam ille originaire de 
Köniz, a p p artie n t G e o r g ,  qui se ren d it en 1710 en 
A m érique avec le baron  de G rafîenried. E n tre  1720 
et 1760, des m em bres de cette  famille s ’é tab liren t dans 
le M aryland et la  Pennsylvanie. Le nom  s’est tra n s 
form é en K e p h a r t .  [ l .  S.]

G E B H A R D  I I I .  É vêque de Constance. Voir Zæ- 
R 1 N G E N .

G E B I S T O R F .  Fam ille originaire de Mellingen (Ar
govie), établie à  Lucerne, don t elle est bourgeoise depuis 
1572. —  W e n d e u n ,  1594-1634, su b s titu t du secré
ta ire  de la ville ; il connaissait le la tin , le français, 
l ’ita lien , l ’espagnol et le grec et laissa un volum e de 
Collectanea (m es. 130 de la B ibliothèque de la ville) 
et un  recueil de form ules (n° 38, Arch. cCÉtat). — 
M i c h æ l - L e o d e g a r ,  * 1701, t  vers 1770, chapelain 
au  H of, d irecteur de l'école, eques auratus, chanoine 
1760. —  J a k o b ,  lieu ten an t de la  garde à  Rom e 1835.
—  Arch. d ’É ta t ,  Lucerne. —  E sterm ann  : Gesch. von 
N endorf 108-111. [P.-X. W.]

G E B S D O R F  (fr C o u r c h a p o i x )  (C . Berne, D. Mon
tie r. V. D G S, sous C o u r c h a p o i x ) .  Com mune et vil
lage paroissial. Au X V Ie s. Corchapu. Quelques riches 
h a b ita n ts  de Vieques s ’é tab liren t dans ce lieu et don
nèren t naissance à un  ham eau, puis à une comm une 
au X V Ie s. Les R am stein  é ta ien t seigneurs de Gebsdorf 
en 1435. P en d an t la  guerre de T rente ans, le village 
dev in t le refuge d ’un  grand nom bre de familles de De- 
lém ont. E n 1781, G ebsdorf fu t érigé en paroisse, d é ta 
chée de Vicques. L ’église a été consacrée en 1764. 
Registres de baptêm es, de m ariages et de décès dès 
1767. [A. D.]

G E B W I L E R .  Fam ille é te in te  de Bâle. Arm oiries : 
d ’argen t à une bête  hérald ique rav issan te  de gueules, 
colletée d ’azur, à une étoile du m êm e dev an t sa gueule 
ouverte. — 1. P e t e r m a n n ,  Dr. ju r ., chancelier e t con
seiller du m argrave de Bade et secrétaire de R öteln, 
t  1599. —  2. H a n s - A l b r e c h t ,  1531-1577, fils du n° 1, 
bailli de B intzen 1566, plus ta rd  de L örrach, bourgeois 
de Bàie 1567, o b tin t avec son frère K a r l  (1551-1601), 
chanoine de L au terbach , une confirm ation de noblesse 
en 1577, avec diplôm e d ’arm oiries, p a r  Böcklin von 
Böcklinsau. —  3. K a r l ,  1576-1622, fils du n° 2, lieu
te n a n t au  service im périal, t  au  siège de W im pfen.

A une au tre  fam ille a p p artien t —  J o h a n n e s  
Gebwiler, de Colmar, m aître  ès a rts , licencié en théologie 
et docteur, recteur de l ’un iversité  de Bàie 1507, 1515, 
1522, l ’un des q u a tre  professeurs que le Conseil p riva  de 
leu r tra item en t en 1523 à cause de leur a tt i tu d e  hostile 
au m ouvem ent ré fo rm ateu r. —  W .-R . S tähelin  : Basler 
Adels und W appenbriefe. —  Le même : W B . —  W. 
Vischer : Gesch. der Univ. Basel von 14S0-1529. [p. Ro.]

G E B Z O  (d im inu tif du nom  G e b h a r d ) .  Fam ilie 
étein te d ’Uri, citée de 1270 à  1346. — 1. K o n r a d ,  
prê tre , vicaire de B ürglen 1270 ; curé de H erznach, 
vicaire de B ürglen et tém oin  lors de l ’ach a t de la 
to u r de Gesehenen pa r les U ranais 1291, a rb itre  à ce 
su je t 1294. — 2. J o h a n n ,  frère du n° 1, am m anii du
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couven t de W ettingen , so uven t tém oin  lors d ’im p o rta n 
tes tra c ta tio n s  en tre  le couven t e t le pays d ’Uri 1291- 
1303 ; céda ses biens à  son abbaye  1295. —  3. Ixon- 
rad I I ,  fils du n° 2, v en d it des biens à l ’abbaye  de 
W ettingen  le 23 ju in  1346. —  O bituaire  de S ch a ttdo rf.
—  Gfr. 3, 4, 8, 9, 20, 41. —  (Echsli : Regesten. [J. M., A.] 

G E E L .  Fam ille de Sargans (Saint-G all), a tte s tée  dès
le X V e s., don t le nom  s ’écrivait au  déb u t Gel. C l a u s  
Gel 1461. -— 1. S t o f f e l ,  et son épouse A nna B an tlin , 
fo n d èren t en 1602 la  M arienkapelle de Vild (Com. 
Sargans). —  2. J o h a n n e s ,  1825-1891, avo ca t à  S a r
gans, long tem ps présiden t de sa com m une, dépu té  
au  G rand Conseil 1871-1876, au  Conseil n a tio n a l 1870- 
1875. Il se voua  aussi à  l ’é tude de la langue rhé.to- 
rom anche e t pub lia  de p e tits  tra v a u x  sur des lieux-d its 
e t nom s de localités de sa p e tite  pa trie . — Bote am  
Walensee 1891, n° 134. —  3. J o h a n n e s ,  dis du  n° 2 ,  
* 1854, av o ca t et greffier du trib u n a l à Sargans ju s 
q u ’en 1890, p rocureu r général 1890-1897, dépu té  au 
G rand Conseil 1891-1919, m em bre du tr ib u n a l can to 
nal 1897, présiden t 1900-1924, conseiller au x  É ta ts  dès 
1896, p résiden t 1914. —  Voir les ren tiers de la  seigneu
rie de Sargans de 1484 e t 1531. —  R en tie r du couvent 
de P fäfers de 1495. [Jean G e e l . ]

G E E N E ,  H e n r y - G y s b e r t ,  scu lp teur, * 1865 à 
R œ rm ond (H ollande), é tab li en Suisse dès 1896, b o u r
geois de la  ville de Saint-G all dès 1906. —  S K L .  [B tJ 

G E E R . Ancienne fam ille noble de Zuoz (C. Gri
sons) . Arm oiries : d ’arg en t à  un  m ur 
crénelé de gueules, une fouène à  cinq 
den ts ( Gehr) de sable m o u v an t du 
créneau cen tra l. Le nom  doit être  une 
ab rév ia tion  de G erh art ou d ’au tres 
nom s en Gêr- ; il a p p a ra ît de fo rt bonne 
heure  e t comm e nom  de fam ille f Ger, 
Géra, Geri) dès le X V e s. —  1. J a 
c o b u s ,  n o ta ire  im périal de la  H au te- 
Engadine 1440. L a fam ille fo u rn it dès 
lors et ju sq u ’à nos jo u rs  une série in 

in te rro m p u e  de n o ta ires . —■ 2. P e d r u t  et A. B otillia b a t
t ire n t en 1440 Theodosius et Conrad P la n ta  avec leurs 
va le ts. Sentence de l ’évêque 1440 (D ok.-Sam m lung , n° 
463). —  3. A n t o n ,  l ’un  des 4 hom m es de confiance de 
l ’E ngadine à  l ’assem blée des Ligues à F ü rs ten au  en 1465 
chargée de régler des différends avec le duc Sigism ond. —
4. D o m i n i c u s , landam m ann  de la  H a u te -E n g ad in e 1553.
— 5. J o h a n n e s ,  p asteu r, adm is au  synode 1565, chassé 
de sa paroisse de S t. Pe ter, lors de l ’affaire G antner. 
D ans le d éb at su r le lib re -arb itre  e t la p réd estin atio n , 
il se t in t  au x  .côtés de Campe!) et Saluz (procès-verbaux 
du synode). -— 6. C y r i i . l ,  p a rtisan  de Jen a tsch , assassina 
su r son ordre l ’ennem i do Jen a tsch , Jo h a n n -P e te r  S tam 
pa, à C hiavenna 1638.—  7. T h o m a s - M a r t i n ,  1761-1842, 
lan d am m an n  de la H au te-E ngad ine  et dépu té  au  G rand 
Conseil. —  8. J a c o b ,  1798-1878, n o ta ire  e t dépu té  au 
G rand Conseil. — 9. T h o m a s - A n d r e a s ,  1841-1920, 
juge de d istric t. •— 10. J a k o b ,  * 1870, juge de d istric t 
e t dép u té  au  G rand Conseil. —  Voir Campell : H istoria  
Raetica. —  P la n ta  : Chronik. — H affter : Jenatsch. — 
T ruog : Die B ündner Prädikanten. — Arch, de la  
H au te-E n g ad in e . [ J a k o b  G e b r . ]

G E E R I N G ,  G E H R I N G ,  G E R I N G ,  G E R U N G ,  
G E H R I G ,  G E R  IG.  Fam illes des can
to n s de Bàie, Berne, Lucerne, Saint- 
Gall, U nterw ald , Uri, Zurich. Nom 
p a tro n y m iq u e  de prénom s en Gêr- 
(Gêrhart, etc.).

A. C a n t o n  d e  B à ie .  I. N i k o l a u s  
Gerung, d it B lauenstein, chapelain  de 
la  cathédrale  de Bàie et chroniqueur, 
* en 1410 au plus ta rd , bourgeois de 
Bàie en 1442, chapelain e t secrétaire  
de l ’évêque Jean  de F leckenstein , de 

1430 à la  m o rt de ce dernier en 1436, puis chapelain 
pa rticu lie r de différents chanoines ; chapelain de la 
cathéd ra le  en 1439. f  en 1478 au  plus ta rd . A uteur d ’un 
Chronicon episcoporum B asü iensium  et d ’une suite des 
Flores temporum, deux chroniques réunies en un  volum e 
m an u scrit que Gerung légua à la b ib lio thèque de la 
ch artreuse  de Bàie. —  Voir Bas. C. IV , V II. [C. Ro.]

I I .  Fam ille  é tab lie  à  Bale depuis le com m encem ent 
du X I X e s., originaire du can ton  de Z urich. —  1. 
L f . o n h a r d ,  * 1795 à W ipkingen près de Zurich, é tab li 
à  Bàie depuis 1808, m em bre de la société des Frères 
1814, beau-fils de l ’im prim eur, éd iteu r et lib ra ire  Félix  
Schneider, dès 1833 coproprié ta ire  e t d irec teu r de l ’a n 
cienne im prim erie e t lib ra irie  Félix  Schneider ; f  1860. 
—- 2. T r a n g o t t ,  * 1859, petit-fils du  n° 1, D r phil., 
économ iste, chef de la division de s ta tis tiq u e  com m er
ciale nouvellem ent créée auprès de la  d irection  su p é
rieure  des douanes suisses 1887, secrétaire  de l a  ch am 
bre de com m erce bâloise 1896-1919, p riv a t-d o cen t d ’éco
nom ie n a tio n a le  à l ’un iversité  de Bàie 1897-1899. P u 
blia en tre  au tres : Handel and  Industrie der Stadt Basel, 
1886 ; Die H andelspolitik der Schweiz am  A u sg a n g  des 
19. Jahrhunderts, Berlin 1902 ; Die Verschuldung der 
Schweiz an Frankreich, 1904 ; Die Basler B ankfirm a  
Ehinger & Co. 1S10-1910 ; Gedenkschrift über Christoph 
M erian, 1908 ; W irtschaftskunde der Schweiz, 1902 (9e éd. 
1910) ; Nationalrat Johann-R udolf Geigy-M erian 1830- 
1911, dans le B J  1919 ; Ratsherr K arl Sarasin  1815- 
1886, m ns. aux  A rchives de Bàie, 4 vol., 1922.—  3. M a r 
t h a , * 1882, écrivain  sous le pseudonym e de R uth  Wald- 
stetter. —  Voir Christlicher Volksbote aus Basel 1860. — 
Basler Bücherfreund, 1924. —  DSC. [C. Ro.]

B. C a n t o n  d e  B e r n e .  G e r i g . Fam ille é te in te , b o u r
geoise de la ville de B erne. H ie r o n y m u s , ten an cie r 
de l ’H ôtel de la  Couronne à  Berne en 1500. —  N ik l a u s , 
m em bre du Conseil des D eux-C ents 1571, avoyer 
d ’U nterseen 1585, châ te la in  de Zweisim m en 1598, 
t  1600. —  R u d o l f , châtela in  de F ru tig en  1615. — 
Voir G rüner : Genealogien (m ns. à  la  Bibi, de la ville 
de Berne). —  LL. —  Ce nom  é ta it rép an d u  dans l ’E m 
m en ta l aux  X V e et X V Ie s. ; il existe  encore une fa 
mille Gehrig bourgeoise de T rub . [L. S.]

C. C a n t o n  d e  L u c e r n e .  GERING, G ERIG. — ULRICH 
Geering ou Gerung, le prem ier im prim eur en F rance, 
t  1510, se ra it, d ’après la p lu p a rt des h istoriens suisses et 
le S K L ,  n a tif  de B erom ünster où il a u ra it collaboré avec 
E lias Hélye de Lauffen. C’est une légende. P h . R u p p e rt a 
p rouvé irréfu tab lem en t pa r la  découverte  du te s ta m en t 
d ’Ulrich Geering (voir ses Konstanzer-Beiträge  1890, 
cab . 2) que le célèbre im prim eur n ’é ta it pas Suisse, m ais 
n a tif  de Constance, où son père, originaire de Scherzin- 
gen —  village actuellem en t thu rgov ien , m ais alors a u tr i 
chien —  é ta it venu s’é tab lir. Il n ’a  rien de com m un avec 
U dalricus G erung de B erona (B erom ünster) im m atricu lé  
à l ’u n iversité  de Bale de 1461 à  1467. —  Voir S K L .  — 
K.-A . K opp dans Gfr. 63, 133-143. —  [>r. G.] —  B e a t ,  
de B erom ünster, em brassa la Réform e, d ev in t p a s teu r 
à  D ietikon vers 1529, diacre à Schaffhouse 1532, 
p a steu r à  Z urich 1534, fu t d estitué  1538, o b tin t en 
1541 le poste de p asteu r à B erne, p rit une p a r t  dans le 
conflit en tre  les partisan s de Zwingli et de L u th e r comme 
ad h éren t de ce dernier, d u t q u itte r  Berne en 1548 e t de
v in t p a s teu r à  S trasbourg . —  [E. B.] —  H e i n r i c h ,  
Gehrig, * 1830 à B uttisho lz , b ib lio thécaire  can tonal 
à  Lucerne 1856, professeur d ’histo ire au  gym nase en 
1856, rec teu r 1865-1870, m em bre du Conseil d ’éduca
tion  1867-1871, conseiller d ’É ta t  1873, professeur de 
langues anciennes au  gym nase de B erthoud  1880- 
1884. t  5 av ril 1884 à Rusw il. L iste de ses publications 
dans Gfr. 39. — Voir A S G 4, 344. — Berner. Schulblatt 
17. [H. Tr.]

D. C a n t o n  d e  S a i n t - G a l l .  G E R U N G ,  G e r i n g . L ’un 
des nom s de fam ille les plus anciens de la ville de 
Saint-G all. G e r u n g u s  m agister en 1222 ; H e i n r i c u s  
Gerungus en 1223. La fam ille actuelle  descend de 
H a n s ,  bourgm estre  de L indau  de 1477 à  1478 qui, pa r 
su ite  de dissensions avec le Conseil, q u itta  son pays 
d ’origine, acq u it la  bourgeoisie de Saint-G all en 1479 
e t reçu t.en  1492 du roi M aximilien un diplôm e d ’a rm o i
ries pour lui e t ses descendants. —  G r e g o r ,  conseiller 
1505-1511, recteu r de l ’h ô p ita l 1511-1517, fu t  souven t 
chargé p a r le Conseil d ’im p o rtan tes  m issions de con
fiance, ainsi que son fils du m êm e nom  et que le fils 
de ce dernier —  G r e g o r ,  am m ann  de la ville en 1531 
et en 1543. Le prem ier ou le second de ces Gregor fu t 
nom m é par l’abbé, en 1518, g rand bailli de R osenberg 
dans le R h e in ta l. Aux X V IIe e t X V II Ie s., les m em bres
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de cette  fam ille furent aussi investis de charges p u 
bliques clans la ville. — Voir U StG . —  Va.dian : Deutsche 
histor. Schriften  (sous le nom  de Gerang). —  Livres de 
bourgeoisie de la  ville de Saint-G all. ;— L L . —  L L H .
—  K essler : Sabbata. [Bt.]

E . C a n to n  d 'U n t e r w a ld .  —  G e h u n g , Ge r i g . 
Vieille famille é te in te , bourgeoise de l ’Obwald, parois
sienne de K erns, Sarnen, Gisvvil e t Alp nach. Son ber
ceau est à  M clchtal où H eini p a ra ît en 1399. —  G ilg  
rep résen te  le M elchtal en ju stice  en 1469, 1481, 1482.
—  U li ,  f  1499 à F rastenz  ; H a n s  et H e i n i , t  1515 
à  M arignan. —  Voir K üchler : Geneal. Notizen. — 
O bituaire  de Sarnen. [Al. T.]

F . C a n to n  d ’U r i .  —  G E R IG ,  G œ r i g ,  G e h r i g ,  à 
l’origine G e r u n g ,  G e r i n g .  Vieille fam ille uranaise, 
bourgeoise d ’E rstfeld , Schattdo rf, Silenen, Spiringen, 
U n terschächen  e t su rto u t de W assen. Elle est origi
naire  de R ealp , où elle est m entionnée dès 1363, d ’où

elle ém igra à la  fin du  X IV e s. et se 
divisa en branche d’A ltdorf, é te in te  au 
X V Ie-X V IIe s. e t en branche de Wassen 
(m entionnée dès 1468), encore floris
san te  et qui s’é tab lit du X V Ie au 
X V II Ie s. à  Silenen, à  A ltdorf e t à 
Spiringen. Arm oiries anciennes : une 
m arque de m aison ; nouvelles : d ’azur 
à un  hippocam pe d ’a rg en t issan t de 
l ’onde, aux  nageoires de gueules, et 
accom pagné de deux étoiles d ’argen t. 

L ’an cê tre  est},—  1. Ge r u n g  von Bealb , cité en 1363 
dans deux actes parm i les personnes les plus considérées 
de la  vallée d ’Urseren, bourgeois d ’Urseren et d ’Uri, 
fonda en 1380 une m esse ann iversaire  à  Engelberg. —  2. 
J o h a n n , de R ealp, fils du n° 1, bourgeois d ’U rseren et 
d ’Uri, dépu té  à  la  D iète 1394, 1395, 1398, l ’un  des a rb i
tres  dans le conflit en tre  la  ville e t le bailliage de Zoug 
en 1404. —  3. A n t o n , fils du n° 2, à  A ltdorf, député 
à  la  D iète 1416-1435, dépu té  de la  paroisse d ’A ltdorf 
à l ’abbesse de Zurich 1420, 1423 et 1425 ; tém oin  à 
Wegg-is 2 février 1431. —  4. O s w a l d , à A ltdorf, bailli 
de la  L éventine  1493-1496. —  5. H e i n r i c h , à W assen, 
bailli de la L éventine 1523-1526, fit rédiger à ses frais 
l’ob ituaire  sur parchem in  de W assen e t laissa à  l ’église 
de ce village sa p rairie  de P faffensprung. —  6. K o n r a d , 
secrétaire  d ’É ta t  à L ocarno 1543, à  Mendrisio 1560, 
chevalier de l ’É peron d ’or, f  vers 1580. —  7. H e i n r i c h , 
dépu té  à  la  conférence de Lucerne 16 ao û t 1588. —
8. B a r t h o l o m æ u s , à Silenen, du Conseil, député  à  la 
D iète 1589-1605, bailli du Elenio 1590-1592. — 9. S e b a s 
t i a n , sau tie r de Silenen, député  à la  D iète 24 ju in  1617.
—  10. F r a n z -M a r i a , à W assen, * 1699, du Conseil, 
cap itaine  en Espagne, bailli de la  R iviera 1750, de 
Bellinzone 1752. — 11. D o m i n i k , à W assen, * 1712, 
cap itaine  dans la garde à  Naples, f  1er février 1793. —
12. B a r t h o l o m æ u s , 1713-1785, secrétaire  d ’É ta t  dès 
1735, député au renouvellem ent de la  bourgeoisie avec 
U rseren 1779 ; a u te u r de plusieurs tra v a u x  d ’histoire 
du d ro it. — 13. F r a n z - F l o r i a n , fils du n° 12, lieu te
nant-colonel et ingénieur en Espagne ; pa rtic ip a  à l ’ex
péd ition  du duc Grillon à Min or que ; blessé au  siège du 
fo rt Sain t-P h ilippe  ; leva en 1780 un  p lan  de l ’île de 
M inorque. — 14. F r a n z - H e i n r i c h , à A ltdorf, lieu tenan t- 
colonel au  service de la Sicile. — 15. P . Ga l l , O. C.,'de 
W assen, m issionnaire et aum ônier des troupes royales 
des deux Siciles, aum ônier du rég im ent suisse Jau ch  en 
Sicile; f  1818. —  Voir obituaires de Silenen et W assen.
—  R egistres de décès de la confrérie de la  T rin ité  aux 
arch , paroissiales d ’A ltdorf. —  Protocoles du trib u n a l et 
du Conseil, du X V Ie s. aux  Arch. d ’É ta t  d ’Uri. — A S I, 
I I ,  IV, 1, 2 ; V, 1. —  Gfr. (R egistre). — Z S K  IV, 
2 7 9 .  — W ym ann : Schlachtjahrzeit. — Le m êm e : 
Von der F iliale M eien, 21. —  Nbl. Uri 13, p. 52 ; 
15, p. 13 e t 81 ; 16, p . 116, 158 ; 24, p . 70. —  M onat
liche Nachrichten, Zurich 1755. —  Festgabe a u f die 
E rö ffn u n g  des histor. M useum s von Uri, 58. —  Abegg : 
Beitr. z. Gesch. des urnerischen Schulwesens, 74. — L L . — 
QSG  X V I, p . 452. [ J .  M ü l l e r ,  A.]

G .  C a n to n  d e  Z ü r ic h .  —  G E E R IN G ,  G E R IN G .  F a 
milie de R üm lang, où elle est connue depuis 1558. 
A yan t acquis le dom aine de B irchrü ti, la famille

s ’é tab lit aussi à  Iiôngg  en 1586. —• [ J .  F r i c k . ]  —  Un 
Geering est cité vers 1520 parm i les Gardes-suisses 
pontificales à  Rome et l ’u n  de ses frères est sous-bailli 
de R egensberg. H e in r ic h ,  Pritschenmeister, à  R ottw eil, 
poète gnom ique, est p robab lem ent leur frère ; deux de 
ses poèmes de 1560 et de 1562 nous son t connus. —  
Voir Egli : A ciensam m lung. —  Th. von L iebenau dans 
A SA  1902, p . 168. —  Une famille Gerung, bourgeoise 
de W in te rth o u r, a p p a ra ît le 6 novem bre 1319. — UZ  
10, p . 47. —  Habsb. Urbar 1, p . 332. [H. Br.]

G E E S .  Fam ille des Grisons, bourgeoise de Scharans et 
Sel m a (Calanca). —  C h r i s t o f f e l ,  ou S t o f f e l ,  l ’un  des 
députés du  D om leschg à  la  conclusion de l ’accord entre  
la  h au te  ju rid ic tion  du Dom leschg, la  h au te  et la basse E n- 
gadine et le Bregaglia pour la  rép artitio n  des fonctions en 
V alteline 1607, Landeshauptm ann  en V alteline 1613 ; le 
trib u n a l pénal de Thusis 1618 lu i infligea 2000 couronnes 
d ’am ende à  cause de son am itié  pour les P lan ta . —  Mohr : 
Dole. n° 5, 1538-1539. —  J H G G  1890. [L. J.]

G  E G  E N  H A R Z  B U C H  (C. Saint-G all). Ju rid ic tion  
du grand-bailliage de Toggenbourg. Voir H em b erg .

G E H R E T ,  Vieille famille de Gessenay (Berne) connue 
dès 1312 : Gueyrart. Arm oiries  : p a r ti  au  1 d ’azur au 
sablier d ’argen t, au  2 ba rré  de gueules et d ’or de six 
pièces. — 1. C h r is t ia n ,  n o ta ire  et greffier du trib u n a l 
à  In terlak en  1798. —  2. J a k o b ,[no taire  e t m em bre du 
G rand Conseil à  A arau  en 1803. '—  3. J o h a n n - P e te r ,  
n o ta ire  et p ré fe t de d istric t à K ulm  1802. [R. M.-W.]

G E H R I .  Vieille fam ille au toch tone  de Seedorf 
(Berne). Nom : d im in u tif de nom s en Gir-, —  1. C h r is 
t ia n ,  * 1808 à  Riggisberg, ap p rit les m étiers de to u rn eu r 
et de pe in tre , puis é tud ia  p a r lui-m êm e la  scu lp ture . Il 
v in t à  Berne en 1851 e t fréquen ta  les chefs rad icaux  
de l ’époque (S tam pili, Snell entre  a u tre s ) . Peu après, il 
s ’é tab lit à  A arberg, puis à  Seedorf, où il m o u ru t lejlO  
m ars 1882. Comme scu lp teur il fit n o tam m en t pour le 
général H ans H erzog une tab a tiè re  ornée de figures allé
goriques concernant les re la tions politiques avec la 
France de 1308 à 1860, et pour le juge cantonal R udolf 
L euenberger une canne avec des «aperçus sur le X X e s.» 
(les deux au  m usée h isto rique de Berne), une canne pour 
Napoléon I I I ,  une béquille pour Garibaldi, et nom bre 
d ’enseignes d ’auberges, de coupes, coffrets, etc. — 
S K L .  —  S B B  3. — 2. K a r l ,  fils du n° 1, p o rtra it is te  
e t paysag iste , * 25 ju in  1850 à Seedorf, é tud ia  à  Mu
nich, Paris et en Ita lie , s ’é tab lit à  M ünchenbuchsee en 
1885 et se fit su r to u t connaître  pa r ses tab leau x  de 
genre de la vie paysanne bernoise, f  8 ju in  1922. Le 
m usée d ’a r t  de Berne possède de ses œ uvres. —  S K L .  
—  D SC . —  Die Schweiz. 1899. — 3. F ra n z -W ilh e lm ,. 
fils du n° 2, * 15 avril 1882, a rtis te -p e in tre , é tud ia  à  Mu
nich, Paris e t en Italie , partic ip a  dès 1905 aux  exposi
tions suisses et à  quelques-unes des expositions in te r
nationales de M unich e t de Milan. —  S K L .  [ H .  T r . ]  

G E H R I N G  et G E H R I G .  Voir G e e rin g .
G E I B ,  K a r l -G u s ta v ,  * 12 ao û t 1808 à L am bsheim  

(P a la tin a t rhénan), D r ju r .,  professeur extraord inaire  
1836 et ordinaire de 1842 à 1851, de d roit pénal, de 
procédure pénale e t civile à  Zurich, puis à  Tubingue ; 
1 23 m ars 1864. Œ uvre principale : Gesch. des rom. Cri- 
minalproz. bis zum  Tode Justin ians, 1842. —  Voir G. v. 
W yss : Hochschule Zurich 1833-1SS3.  —  A D B .  [ H .  B r . ]  

G E I G E R .  Nom de fam ille des cantons d ’Argovie, 
Berne, Claris, Saint-G all, Schwyz et Zurich.

A. C an to n  d’A rg o v ie . U ne famille Geiger d ’Au (Saint- 
Gall), dev in t bourgeoise de Brugg vers 1880 avec —■ 
U l r ic h ,  m em bre fo n d a teu r de la  société pro Vinclo- 
nissa. — E r n s t ,  fils du précéden t, D r pliil., a rtiste - 
pein tre, * à  Turgi 1er février 1876, d ’abord  in s titu 
teu r, puis pein tre , s ’é tab lit à  Berne, D ouanne e t 
finalem ent à Gléresse. Ses œ uvres son t conservées aux  
musées de Berne, Z urich et B ienne (musée Schwab). — 
D SC. . [L .  S .]

B. C an to n  de B e rn e . Voir Gig e r .
G. C an to n  de Gl a r i  s . G e ig e r , G ig e r. Vieille fa

mille glaronnaise, bourgeoise d ’Engi, Elm , M ühlehorn 
et O bstalden. —  L L . [J.-J. K.-M.l

D. C an to n  de S a in t-G a ll. Voir aussi G ig e r .—  P. JO
H A N N E S ,  de L ichtensteig , * 8 décem bre 1598 à  Lucerne, 
profès au couvent de Saint-G all 1618, prof, de philosophie
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1626, de théologie 1634, re v ê tit  en o u tre  les fonc
tions de secrétaire  du  ch ap itre  e t secrétaire  privé de 
l ’abbé ; reg is tra ten e  des arch ives, sous-prieur, m aî
tre  cellérier e t lieu ten an t de Sain t-G all ; f  16 novem bre 
1644. Son Cursus, com posé en 1630, fu t em ployé à 
Saint-G all com m e m anuel de philosophie ju sq u ’à Cöles
t in  S fondra ti. — L L H .  —  v. A rx : Gesch. des K ts. 
St. Gallen I I I ,  272. — Arch, du c o u v e n t.—  P. M o r î z , 
d ’A ppenzell, fils du b an n ere t K onrad , * 3 m ars 1640, 
pro ies à  l ’ab b ay e  de Saint-G all 1657, vicaire à  E b rin 
gen 1666, curé d ’Alt S t. Jo h a n n  1667, Peterzell 1677, 
R orschach  1680, où il m o u ru t le 1er m ars 1691. A 
com posé u n  catéchism e Jacobsleitteren... fü r die christl. 
Jugendt, 1676, resté  en usage ju sq u ’en 1709, e t des Ca- 
teckeses extemporaneae en 3 vol. 1689. —  R othenflue : 
Toggenburg Chronik  70, 177. —  A rchives du  cou
v e n t. [J. M.]

E . C a n to n  d e  S c h w y z . Voir G ig e r .
F . C a n to n  d e  Z u ric h . G e i g e r ,  aussi G e y g e r  et 

G y g e r .  Des m em bres de cette  fam ille  son t a tte s tés  
à  Zurich dès 1362 (Z S tB ). N a tu ralisa tio n s : M a t h i a s ,

de W ohlen, 1424 ; K o n r a d , chanoine 
au  G rossm ünster, vers 1430 ; d ’a u 
tres eurent lieu de 1447 à 1521. A r 
moiries : d ’arg en t à  la  bande de 
gueules accom pagnée de deux œ il
lets du m êm e feuillés de sinopie. F a 
mille bourgeoise de la ville de Zu
rich  —  1. Mar t in ,  de Zeli (R a- 
dolfszell su r le Lac Inférieur), dès 
1555 abbé « p a r la grâce de l ’A u tri
che » du couvent de Saint-G eorges 

à S tein su r le R hin (supprim é en 1525 pa r Zurich)
pour ses dépendances dans l ’em pire. Il fit b â tir  en 1570
l ’abbaye  e t l ’église de Bühel sur le Schinerberg, et 
ach e ta  en 1574 le ch â teau  e t la  seigneurie de Steinegg en 
Thurgovie. Il a d o p ta  le p ro tes tan tism e  en 1580, h ab ita  
d ’abord  W in te rth o u r où il se m aria, et rem it Steinegg au 
Conseil de Zurich ainsi que les titre s  e t docum ents q u ’il 
possédait encore sur Saint-G eorges. La bourgeoisie de 
Zurich  lui fu t donnée en récom pense le 16 m ai 1583, 
avec une ren te , et la  jou issance ju sq u ’à sa m o rt de l ’a n 
cienne m aison du couven t de R ü ti (R ü tih au s) au  Dorf, 
t  1583. —  2. Ch r i s t o p h , fils du  n° 1, D r m ed., profes
seur de sciences natu re lles et chanoine au  Grossm üns- 
te r  1623 ; astronom e, éd iteu r d ’alm anachs vers 1623- 
1626, a u te u r d ’un  Prognosticon astrologicum, 1619.
t  1626.—  3. H a n s - G e o r g , fils du  n° 1, verrie r e t pein tre- 
verrier, ses œ uvres a rtis tiq u es fu ren t souven t données 
en cadeaux  p a r l ’É ta t  (au roi de F rance, p a r exem ple). 
Il fit u n  v itra il arm orié pour la nouvelle église de Ben- 
ken 1617. S au tier du  trib u n a l m atrim on ial 1624.
t  1639. —  4. P h i l i p p , fils du n° 1, 1569-1623, m aître

d ’école à  Claris 1611,
m aître  d ’école e t de calcul 
à  l ’école a llem ande 1615, 
m ath ém atic ien  é ru d it et 
au te u r  de li vres d ’a rith m é 
tiq u e . —  5. H an s-K on -  
r a d ,  fils du  n° 3, * 22 
ju ille t 1599, p e in tre  et 
habile  verrier, ingénieur 
topographe  et le plus célè
bre cartog raphe  suisse du 
X V IIe s. D ouzenier zur 
M eisen  1643, am tm an n  au 
K appelorhof de 1649 à sa 
m ort, 25 sep tem bre 1674. 
Il exécu ta  dès 1620 40 car
tes et p lan s . Son œ uvre 
m aîtresse, achevée en 1667 
après 30 ans de trav a il et 
présentée aux  au to rités  

Ilans-Konrad Geiger. l ’année su iv an te  avec une 
D aprèsi une gravure sur cuivre. M archenbeschreibung é ta- 
(Bibl. de la ville, Winterthour.) bUe en jg64, fu t  sa carte

zuricoise au  1: 32 000, en 
récom pense de laquelle  il p u t conserver ju sq u ’à sa 
m o rt sa  fonction au K appelerhof. Deux orig inaux de 
cette  carte  ex isten t : l ’un  chez le géom ètre can to n al

dans la m aison C aspar E scher, et l ’au tre , en 56 
feuilles avec une feuille d ’ensem ble, conservée aux 
Archives de l ’É ta t  de Zurich ; la B ib lio thèque cen trale  
de Zurich en possède une copie de 1764. Elle fu t publiée 
la prem ière fois p a r H ofer & B urger à  Zurich 1891, 
en fac-sim ilé d ’après l ’exem plaire des archives (avec 
une explication  de H einr. Z ellcr-W erdm üller). — 
W alser : Die Veränderungen der Erdoberfläche im  Um
kreis des K ts. Zürich seit der M itte des 11. Jahrh. dans 
15. Jahresbericht der geograph. Ges. Bern  1896. —  6. 
J o h a n n - R u d o l f , fils du  n° 2, 1603-12 sep tem bre 1662, 
D r m ed., m édecin de la  ville, professeur d ’h isto ire  n a 
tu relle  e t chanoine 1637, ad m in is tra teu r du chap itre  
du G rossm ünster 1656 ; éd iteu r d ’alm anachs dès 
1639, acq u it la m aison de R ü ti d o n t son g rand-père  
ava it la  jouissance (dite  dès lors Geigerhaus). La rue  
qui descend de là  à  la L im m at s ’appelle encore Geige r- 
gasse. —  7. J o h a n n - K a s p a r , fils du n°  2, 1609-1676, 
orfèvre, un  des d ix -h u it du R üden  1654, am tm ann  des 
A ugustins 1656, juge m atrim on ial 1666, m aître  de la 
m onnaie 1670. —  8. J o h a n n -G e o r g , fils du n° 5, 
* 1626, pein tre , douzenier zur M eisen  1670, juge m a
trim onial 1676, am tm ann  de K üsnach t, de 1678 à sa 
m ort 1687. Il pub lia  en 1685 une réduction , gravée 
pa r Jo h a n n  Meyer, de la  carte  de Z urich par son père 
sous le t itre  de Nova descriptio ditionis T igurinae... 
Nette Besclireibg. der Landschaft Zurich  (rééditée à 
Zoug en 1732 et 1754). —  9. J o h a n n - R u d o l f , fils du 
n° 6, 1629-5 jan v ie r 1679, D r m ed. ; m édecin de la  ville 
de Zurich 1666, a rédigé l 'a lm an ach  de cette  ville de 
1660 à 1678. —  10. G e o r g , 1648-1714, orfèvre, m aître  
de la m onnaie 1676-1706. —  11. H a n s - J a k o b , fils 
du n° 8, * 1659, aum ônier de l ’h ô p ita l de 1687 à 1693, 
pe in tre  et dessinateur de la  carte  pour l ’opuscule 
d 'E rh ard  Escher : Beschreibg. des Zürichsees, 1692. —
12. D i e t h e l m ,  * 1679, p récep teu r au  F rau m ü n ster 
1705, professeur d ’éloquence e t d ’h isto ire au  Caroli
num  1716, p a steu r à  R ickenbach de 1725 à sa m ort 
1738. —  13. H e i n r i c h ,  * 1756, pasteu r à  Oberuzwil 
(Saint-G all) 1783, à  Ossingen de 1796 à sa m o rt 1831 ; 
doyen du chap itre  de S tein 1813-1826. A u teu r d ’une 
Histor. Darstellung des sittlich-religiösen Zustandes der 
Zürcher. Kirche im  IS . und A n fa n g  des 19. Jahrh., 1814. 
—  14. W i l h e l m - A u g u s t ,  régisseur de th é â tre  à W ürz
burg , dès 1868 à Zurich, où il m o u ru t en 1911, de r
n ier de la fam ille. — Voir L L .  —  L L H .  —  S K L .  — 
R. W olf : Biographien. I et I I .  —  Le m êm e : Gesch. 
der Vermessungen in  der Schweiz. —  W irz : Etat. —
S. Vögelin : Das alte Zürich, 2 e édition , p . 241-242 .— 
F. V ette r : Klosterbüchlein S tein  a. Rhein. —  Meyer 
von K nonau  : Der K t. Zürich  II. —  Katalog der Stadt
bibliothek Z ü r . 1864 et 1896 .—  K eller-Escher : Prom p- 
tuarium . . [ H .  B r u n n e r . ]

G E I G E R ,  F r a n z , * 1755 à  H artin g  près Regens- 
bourg, franciscain  1772, p rê tre  1779, professeur de 
poétique e t de rh é to rique  à  Offenbourg, puis lec teu r de 
philosophie à  F ribourg  ; p réd ica teu r du ch ap itre  à 
Soleure 1788, professeur de dogm atique et d ’histo ire 
de l ’Église à Lucerne 1792-1819, chanoine de Sain t- 
L éodegar 1808. Théologien 
de la  noncia tu re  e t con
seiller du nonce, il a laissé 
un  grand  nom bre de t r a 
vaux , la p lu p art d ’apolo
gétique et de polém ique, 
t  8 m ai 1843. — Voir J .
W idm er : Der sel. Chorherr 
F . G. —  A D B .  —  K K Z  
1843, 301. [H. Tr.]

G E I G Y .  Fam ille  ém i- 
grée de T hurgovie à  Bâle 
en 1639. L ’ancêtre  est 
A n t o n  - T h o m a s  Gyge, 
m eunier. Les prem ières 
générations établies à Bâle 
exercèrent le m êm e m étier.
La fam ille a  été rep résen 
tée  dès 1687 au  G rand Con- 

■ sell, dès 1758 au  P e tit .  Johann-Rudolf (leigy.
I Arm oiries  : d ’azur au  vau - D'après une lithographie.
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to u r  d ’a rgen t au  vol éployé accom pagné en pointe de 
tro is  coupeaux de sinopie. — 1. J o h a n n - R u d o l f , 
.1733-1793, négociant et fo n d a teu r en 1764 de la  m aison 
J .-R . Geigy, in d u strie  chim ique. —  2. C a r l , 1798-1861, 
petit-fils du  n° 1, industrie l, conseiller, président du 
collège financier bâlois, p rom oteu r ac tif  des chem ins 
de fer à  leu r déb u t et prem ier p résiden t de la  com pa
gnie du C entral suisse. —  3. J o h a n n - R u d o l f , 1830- 
1917, g rand  in dustrie l et fo n d a teu r en Suisse de l ’in 
d u strie  des couleurs à  l ’aniline, chef de la  m aison 
J .-R . Geigy S. A., conseiller na tional 1879-1887, p a r
tic ip a  à la  fondation  de la  B anque com m erciale bâloise, 
de la  ligne du  G othard , des tissages et filatures de S tei
nen dans le W iesen tal et de la société pour l ’in d u strie  
de la  chappe à  Bâle. D r phil. h. c. de l ’université  de 
Bâle 1910 pour ses efforts en faveur de l ’industrie  des 
colorants en Suisse. —  4. A l f r e d , 1849-1915, demi- 
frère du  n° 3, D r phil., s ta tistic ien  e t économ iste, num is
m ate . —  Voir A G S  I I . — Stam m baum  der Fam ilie  
Geigy. —  B J  1919. —  Z S S t.  1915, cahier 3. [C. Ro.]

G E I L E R  ou G I E N G ,  H a n s , * vers 1490, scu lp
teu r, reçu  bourgeois de Fribourg  le 11 m ars 1517. 
Il fu t pen d an t 50 ans le scu lp teur du gouvernem ent. 
Son prem ier trav a il, de 1516, a encore le caractère  go
th iq u e  ; c’est un  lion te n a n t un  écusson aux  arm es de 
F ribourg , placé au  pied de l ’escalier de la  chaire de 
Saint-N icolas. Geiler fu t le c réa teu r de la  p lu p a rt des 
fon taines de F ribourg  e t de Berne, don t la  plus belle est 
celle de la  Sam aritaine  à Fribourg , de 1552. Il a  laissé 
aussi un  grand  nom bre de sculptures sur bois ; te ls le 
beau  tr ip ty q u e  des Cordeliers de F ribourg , la  tab le  de 
la  salle du G rand Conseil, e t beaucoup de s ta tu es, 
t  1562. —  S K L .  —  F A  1890-1894, 1898, 1899. —  
Pages d’histoire 1903. — Marg. S a ttle r :  Freiburger 
Bildwerke aus dem I S .  Jahrh. [R o m a in  de S c h a l l e r .J

G E I L F U S ,  G e o rg ,  * 24 jan v ie r 1815 à  L am p ert
heim  (Hesse rhénane), v in t en Suisse comme réfugié 
po litique en 1836. M aître secondaire à  T u rben thal 1837 ; 
m aître  d ’histo ire e t de géographie à  l ’école supérieure 
de W in te rth o u r 1848 e t recteu r en 1856; recteu r (ju squ’en 
1868) e t professeur au  gym nase et à  l ’école industrielle  
1862-1876. D r phil. h. c. de l ’un iversité  de Zurich 1872. 
M embre de la com m ission de surveillance du techn icum  
can tonal ju sq u ’en 1880, du Conseil scolaire e t du Comité 
de la b ib lio thèque (président depuis 1879); t  18 février 
1891. A publié : Helvetia ; vaterl. Sage u. Geschichte, 
3 vol., 1852-1859; Der Stadtrechtsbrief Rudolfs v. Habs
burg 12 6 4 ,1864; Das Leben des Geographen D T J . M . Z ie
gler, 1884, ainsi que des supplém ents aux  Pro gr. der höhe
ren Stadtschulen  1866 et 1867, dix n 08 des N bl. der Stadt- 
bibl. en tre  1865 et 1889. — J .- J .  W elti : E rinnerungen  
an Dr. G. Geilfus. —  Festschrift Gymn. u . Ind.-schule 
W thur 1912, I I I .  —  S P Z  1. —  Landbote 1891, n» 43. —  
N Z Z  1891, i l "  62. —  A S G 7, p .  143. [ H .  B r . ]

G E I L I N G E R .  Fam ille des cantons de Lucerne e t de 
Zurich.

A. C a n to n  d e  L u c e r n e .  Fam ille lucernoise éte in te , 
venue de W in te rth o u r, natura lisée  en 1554. Arm oiries : 
d ’azur à  une croix ancrée accom pagnée en poin te de 
coupeaux de gueules. —  H a n s ,  grand sau tie r 1560, 
t  1589. —  M a r t i n ,  grand  sau tier, du G rand Conseil 
1591-1598. — H a n s ,  sau tie r de W illisau, du Grand 
Conseil 1616-1622 environ. —  J o h a n n - J a k o b ,  * vers 
1600, t  1666, p e in tre  verrier, signa en 1651 la pé titio n  au 
gouvernem ent réclam an t l ’extension des droits des 
bourgeois de la  ville ; vaguem estre  lors de la bata ille  de 
Villm ergen 1656. — J o h a n n - J a k o b ,  fils du prénom m é, 
p e in tre  verrier, 1642-1702, bailli du lac à Sem pach, juge, 
du  Grand Conseil 1674-1687. —  Voir S K L .  — Arch. 
d ’É ta t  de Lucerne : A ctes; Livres du  Conseil; Li vres 
de com ptes. •— J S G  18, 46-62. [P .-x. W.]

B. C a n to n  d e  Z u r ic h . Fam ille de W in te rth o u r. A rm oi
ries : d ’or à une échelle de sable posée en fasce, so u tenan t 
tro is coupeaux de sinopie, et accom pagnée de tro is a u 
tres  coupeaux du  m êm e en pointe. La fam ille p a ra ît des
cendre des Ru(o)sperg d ’H ettlingen , desquels R u d i  de
v in t en 1406 bourgeois externe de W in te rth o u r; les actes 
du X V e s. signalent souvent des R usperg  dits Geilinger 
e t vice versa. — 1. U e l i ,  guet de nu it dans la N eustad t 
1412. —  2. C u e n i ,  succéda au n° 1 dans ses fonctions ;

du Conseil des Q uaran te  1434, juge de la ville 1449-1455.
—  3. J a k o b , fu t employé dans de nom breuses missions 
politiques pour la ville ; il reçu t une pension en récom 
pense de ses services, 1481. —  Au X V Ie s. beaucoup 
de m em bres de la famille fu ren t au  service de la France.

— [ L .  F o r r e r .] —  4 .  E l i s a b e t h ,  nonne, 
puis abbesse de M agdenau 1536-1550; 
a laissé un  récit des événem ents de 
1528 à 1532. Elle releva son couvent, 
avec Afra Schenk de Castell, après 
le second tra ité  de paix de 1531, et 
fit valoir à la Diète de Baden ses droits 
contre le Toggenbourg; l ’a rb itrage  de 
W il, 20 octobre 1532, lui donna raison. 
Comme abbesse (après la m ort d ’Afra 
Schenk 1536) elle ré tab lit dans sa m ai

son une vie régulière m algré diverses oppositions. — 5. 
D o r o t h e a ,  sa nièce, lui succéda comme abbesse 1550- 
1570. — W egelin : Gesch. der Landsch. Toggenburg II , p. 
53, 56, 91, 93. —  von A rx : Gesch. des Kts. St. Gallen II, 
581. —  A. H ardegger: Die Gislerz. zu M aggenau. — Si. 
Galler Nbl. 1893, p. 12-18. — [J .  M.] —  6. W o l f g a n g  
fu t onze fois avoyer de 1589 à 1611 : t  15 m ars 1611.
— Nbl. Stadtbibliothek W interthur, 1919. — K. H auser : 
Ueber den Ursprung des Geschlechtes der Geilinger in  
W interthur, dans Sonntagspost des Landboten 1911. — 
7. R u d o l f ,  * 6 m ai 1848, 
m em bre du Conseil de ville 
1878, présiden t de la ville 
de W in te rth o u r dès 1879, 
soit dans la période difficile 
du k rach  de la ScW eiz.lVh- 
tionalbahn. D éputé au 
G rand Conseil 1879, prési
d en t 1896, conseiller n a tio 
nal 1884 et président 1896; 
du Conseil d ’éducation  
1909. P résident e t m em bre 
honoraire de la Société de 
m usique de W in terthour, 
il rédigea en 1879 un écrit 
jub ila ire  à  l ’occasion de 
son 250e anniversaire . Il 
ren d it de grands services 
à la cause de la gym nas
tiq u e  e t à celle du t ir  à 
W in te rth o u r et en Suisse. R udolf  Geilinger.
Colonel divisionnaire et D'après u ne  photographie ,  
com m andan t des forts du
G othard . t  2 3  jan v ie r 1 9 1 1 . — Erinnerungsblatt... an 
Oberst R . Geilinger. —  8 . G o t t l i e b ,  * 1 853 , m aître  
serrurier, du Conseil général de la ville, député au 
G rand Conseil et m em bre du Conseil d ’ad m in istra 
tio n  de la B anque populaire suisse. — 9. G o t t l i e b ,  
* 2 9  décem bre 18 8 1 , fils du n" 8, botan iste , D r phil., 
professeur à  l ’école cantonale de W in terthour, prési
den t de la Société des sciences naturelles de W in ter
th o u r. — Festschrift... Gymnasium  W interthur I I I .  —
10 . M a x , * 1 8 8 4 , D r ju r., secrétaire de la chancellerie 
d ’É ta t  à Zurich, poète, a publié deux recueils de poé
sies : Schwarze Schmetterlinge, 1 9 1 2 , et Der Weg ins  
Weite, 19 1 9 . —  D SC . [ L .  F o r r e r . ]

G E I N O Z .  Fam ilie fribourgeoise, de Neirivue, Bulle, 
E nney  et Gruyères. Arm oiries : coupé, 
au  1 d ’azu r au  soleil d ’or m ouvant 
du chef, accom pagné de deux étoiles 
du mêm e, au  2 d ’argen t au chien 
b raque  au na tu re l, cou ran t su r une 
terrasse  de sinopie. — 1. F r a n ç o is , 
1 6 9 6 -1 7 5 2 , prê tre  1722 , chanoine de 
Bulle 1 7 2 2 -1 7 3 0 , aum ônier du régi
m ent des Gardes-suisses 1 7 3 2 -1 7 5 2 , 
m em bre de l ’Académ ie des Inscriptions 
et Belles-Lettres à Paris 1735. A uteur 

d ’ouvrages de num ism atique et d 'h isto ire  ancienne. —
2 . J e a n , f  1781 , no taire , châtelain  de Gruyères 1 751- 
1781, p rit une p a rt très  active  aux  trav a u x  d 'adduction  
d ’eau à  Gruyères. —  3 . J a c q u e s , t  1821 , député au 
Grand Conseil he lvétique 18 0 0 , greffier du trib u n a l 
de Bulle 180 1 -1 8 1 7 , secrétaire  de la d irection des
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orphelins de Bulle 1818-1821. —  4. J e a n - J a c q u e s - J o -  
S e p h ,  t  1822, présiden t du trib u n a l d ’A lbcuve 1804-1817, 
syndic de Neirivue 1819-1822. —  5. F r a n ç o i s ,  juge a u  t r i 
bunal de G ruyères 1832-1835, p ro cu reu r d ’office 1836- 
1847, s u b s titu t  du p ro cu reu r général à  Gruyères 1850- 
1851, à Bulle 1852 ; syndic d ’E nney  1850-1852.— 6. C h a r 
l e s ,  dép u té  au  G rand Conseil 1849-1850, vice-chancelier 
d ’É ta t  1850-1851. —  7. L u c i e n ,  1823-1873, petit-fils du 
u °4 , ingén ieur, p ré fe t de la  G ruyère 1854-1857, dépu té  au 
Grand Conseil 1854-1856, d irec teu r du  chem in de fer Bulle- 
R om ont, en trep ren eu r des principales rou tes de la Basse- 
G ruyère. —  8. O l i v i e r ,  1833-1895, petit-fils du n° 4, 
p ré fe t de la  Yeveyse 1860-1866, dépu té  au  G rand Con
seil 1881-1881, conseiller d ’É ta t  1866-1874, d irec teu r du 
C rédit G ruyérien  1874. —  9. H e n r i ,  * 1865, fils du n° 7, 
ingénieur, conseiller com m unal à F ribourg . —  Voir 
É m u la tio n \8 h G . —  Dellion : D ie t.—  Élr. frib . 1874-1897. 
—  A F  V I, 48. —  A S H F  VI, 416. [B. d e  V.]

G E I S E R .  Vieille fam ille, établie  su r to u t en H au te- 
Argo vie (L angen tha l, Roggvvil), dans le J u ra  bernois (ana
bap tis te s), à  W orb (X V e s.), et p lus récem m ent à  Zofin- 
gue, Zurich, dans l ’A m érique du Sud e t dans le P a la tin a ! 
bavaro is. C o n o  Geisere p a ra ît dans un acte  de Frienis- 
berg en 1298. P e n d a n t p lusieurs générations, les Geiser 
fu ren t am m arai du couvent de S a in t-U rbain  à  L angen tha l 
et à  Roggwil. A rm oiries  : d ’or au  bou q u e tin  de sable posé 
sur tro is coupeaux de sinopie. —  1. R u d o l f ,  de Roggwil, 
1757-1826, m em bre du G rand Conseil helvétique 1798- 
1803. —  2. A b r a h a m - F r i e d r i c h ,  * 1797, p ro p rié ta ire  de 
l ’hô tel K reu zà  L an gen tha l. H om m e très considéré, il jo u a  
u n  rôle politique im p o rta n t en H aute-A rgovie comm e dé
p u té  conserva teu r au  G rand Conseil. Dans la  cam pagne 
du S onderbund , il com m andait comm e lieutenant-colonel 
un  b a ta illon  em m enthalo is dans Indivision D onatz; f  aoû t 
1870 .—  3. R u d o l f ,  petit-fils du  n° 1, 1816-1887, fab ri
c an t à  Zofmgue, dépu té  au  G rand Conseil argovien, s ’oc
cupa  d ’œ uvres d ’u tilité  publique. —  [ H .  Tr.]  —  4. K a r l -  
F r i e d r i c h ,  de L angen tha l, * 26 février 1843, D r phil., 
p riv a t-d o cen t 1863, professeur ex trao rd in a ire  1869 et 
professeur ordinaire 1873-1913 de géom étrie e t de m ath é 
m atiques supérieures à  l ’École po ly technique fédérale, 
d o n t il fu t d irec teu r de 1881 à  1887 et de 1891 à 1895. 
P riv a t-d o cen t de ba listique  à ia  section m ilita ire  ; au teu r 
d ’une  E in le itung  in  die synthet. Geometrie, 1869, et de 
tra v a u x  spéciaux dans des revues scientifiques. A édité 
avec H . S chrö ter les Vorlesungen Ja k . Steiners über syn 
thet. Geometrie, 1867. — Œ chsli : Gesch. der E . T . H.  —  
Z W  Chr. 1913, 438. — [H .  Br.] —  5. A r n o l d ,  arch itec te , 
* 27 février 1844 à L angen tha l, e n tra  en 1864 au  service 
des constructions de la ville de Zurich. A rch itecte  de la 
ville de Z urich 1875-1907, p résiden t de la  Société suisse

des ingénieurs e t arch itec
tes 1 8 9 3 -1 9 0 5  ; f  24  décem 
bre 1 9 0 9 . Il p r it  une grande 
p a r t  au  développem ent de 
la  co nstruction  à  Z urich en 
sa qualité  d ’a rch itec te  de 
cette  v ille .—  SB 1 9 1 0 ,11. 
— 6. K a r l ,  * 2 5  sep tem bre 
1862 à L angenthal, D r phil. 
1887 , em ployé au x  A rchi
ves d ’É ta t  bernoises 189 1 - 
1 8 9 4 , à la B iblio thèque n a 
tionale  1 8 9 4 -1 9 0 7 , chef du 
bureau  hydrau lique  c an to 
nal à  Berne 1 9 0 7 , p riv a t-  
docent d ’h isto ire de la con
s titu tio n  suisse et bernoise 
à l ’un iversité  18 8 9 , prof, 
ex trao rd ina ire  de d ro it p u 
blic bernois et d ’histo ire de 

Arnold Geiser. la co n stitu tio n  suisse dès
D ’après  u ne  photographie .  1 9 0 4 . Il donna aussi p a r la

suite  des cours d ’histo ire  
économ ique e t d ’h isto ire  du dro it a d m in is tra tif  bernois. 
A publié  : Gesch. der bernischen Verfassung bis 1471, 
(Diss.), continuée ju sq u ’en 1798  sous le t it re  de Die Ver
fassung des alten Bern, dans Festschrift 1891 ; Vierzig 
Jahre bern. E isenbahnpolitik, 1892  ; Gesch. des A rm enw e
sens im  K t. Bern, 1 8 9 4  ; Studien  über die bern. Landw irt

sch a ftim  IS.  Jahrh., 1895 ; Entw icklung... des Gemeinde
wesens im  K t. Bern, 1903 ; Langenthal unter der Tw ing- 
herrschaft des Klosters St. Urban, 1920 ; Die E rsparn is
kasse Aarw angen, 1923. Il a publié  en o u tre  des articles 
h isto riques, dans N bl. der L it. Ges. Bern  ; co llabora teur 
au B T ,  à  la  Zeitschr. des bern. Juristenvereins, à  la 
Z S R ,  etc. [H. Tr.]

G E I S S  (C. Lucerne, D. W illisau. V. D G S). Vge p a 
roissial de la  com m une po litique de M enznau. Geiss 
ap p a rte n a it  à  la ju rid ic tio n  de M enznau, m ais son te rr i
to ire  en allm end é ta it régi p a r un  s ta tu t  spécial et 
pa r ses p ropres ju rés . Le village fu t d é tru it dans la 
guerre  des Gugler. Il é ta it en re la tions é tro ites avec 
M enznau, avec qui il célébra en com m un la  fê te  du 
p a tro n  de l ’église e t la  dédicace de celle-ci ju sq u ’en 
1 6 3 5 . La collation  a p p a rten a it à l ’origine aux  W olhu- 
sen ; elle passa  vers 1300  au couvent de Saint-G all, 
e t en 1547  à  Lucerne. L ’église a  été  reco n stru ite  en 
15 8 1 , 1 6 4 6 -1 6 4 7 , 1 7 9 3 -1 7 9 6 . Geiss é ta it très connu a u tre 
fois pa r ses grands m archés au  béta il, qui son t déjà 
m entionnés à  l ’époque de la guerre  de Sem pach, m ais 
n ’on t plus a u jo u rd ’hui la m êm e im portance . R egis
tres de paroisse dès 1 6 1 9 . —  Voir Gfr. 22 et 60 . — 
M. H unkeler : M en zn a u -Geiss-Menzberg. —  W ey : Die 
Deutschordenskommende H itzkirch, 106 . [ P .- X .W .]

G E I S S B E R G E R .  Fam ille de la  ville de Sain t- 
Gall. Voir G a i s b e r g .

G E I S S E N D Œ R F F E R .  Voir G y s e n d c e r f e r .
G E I S S E R .  Fam illes des cantons de Saint-G all et 

de Schwyz.
A. C a n t o n  d e  S a i n t - G a l l .  Fam ille d ’A lts tä tten . J a c o b  

Gaisser, chapelain  d ’A lts tä tte n  1674. —  1. U l r i c h ,  
1824-1894, banqu ier e t consul général suisse à  T urin, 
b ien fa iteu r de sa ville n a ta le . —  Alb. Geisser : Stam m - 
baum der F am . Geisser von A ltstätten 1731-1907. — 
W etzel : K onsul J . Ul. Geisser. —  2. J e a n - J o s e p h ,  
1824-1894, pein tre , é tab li d ’abord  quelques années à 
Zurich, puis à  L ausanne dès 1865 où il fonda la  sec
tio n  vaudoise de la  Société des pein tres e t scu lp teurs 
suisses. —  S K L .  — Dès 1397 un  H e r m a n n  Gaisser 
est bourgeois de Saint-G all. —  U StG. [Bt.]

B. C a n t o n  d e  S c h w y z .  Fam ille bourgeoise du Nieder- 
w asserviertel, q u a rtie r de l ’ancien pays de Schwyz. 
A rm oiries : d ’azur au  bouc sa illan t posé sur tro is 
coupeaux de sinopie. —  M a r t i n ,  bailli de Mendrisio 1524, 
délégué à S a in t-Ju lien  au com prom is qui su iv it la 
guerre en tre  Genève et la Savoie en 1530, cap ita ine  à 
W il 1534. —  P. L u k a s ,  1823-1893, capucin, s ’occupa de 
théologie et d ’histo ire. —  Voir L L . — Geschichtsfreund 
48, X V II. [R-r.l

G E I S S H Ü S L E R .  Fam illes lucernoises a tte stées dès 
le X IV e s., en p a rticu lier 
à  N eudorf e t Sem pach, 
bourgeoises de Lucerne 
1500 et 1522. A rm oiries : 
de gueules au  bouc d ’a r 
g en t posé su r tro is cou
peaux  de sinopie et accom 
pagné de tro is étoiles d ’or.
—  1. N i k l a u s , du G rand 
Conseil 1552. —  2. O s
w a ld ,  de Lucerne, 1488- 
14 octobre 1552, générale
m en t connu sous le nom  de 
M yconius, é tud ia  à l ’u n i
versité  de Bàie 1510-1514, 
m aître  d ’école à  S t. Theo
dor et S t. P e ter 1514, 
passa après son m ariage 
en 1516 à l'école du cha
p itre  de Zurich où il publia  
u n  trav a il sur la  Suisse, 
e t en 1520 à  l ’école du 
chap itre  de sa ville p a te r 
nelle. Ami de Zwingli et 
a tta ch é  à  la  nouvelle foi, il se sen ta it gêné à Lucerne. 
Fin 1522, il se ren d it d ’abord  à l ’église conventuelle 
d ’Einsiedeln et quelques mois après à  l ’école du 
F rau m ü n ster à  Zurich. Son élève Thom as P la tte r  
racon te  la vie q u ’il y  m enait. A la  m o rt de Zwingli,

Oswald  Geissh iisler , M ycon iu s. 
D ’après u ne  gravure sur cu ivre  
de la Gesch. d er  F a m . A m m a n n .
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il se fixa à Bàie, d ev in t en 1532 p asteu r de Sain t- 
A lban, an tis tè s  et professeur à  l ’un iversité . A uteur 
d ’une courte biographie de Zwingli. —  Voir A D B . — 
B iographies de H agenbach  et K irchhofer. —  Herzog : 
Realencyklopädie. —  G fr. 79, 28. [P.-X. w.]

G E IS S L E R . —  1. N i k l a u s , scu lp teu r de Schwein- 
fu rt, h a b ita n t de L ucerne vers 1628-1660, scu lp ta  le 
m aître -au te l dans la  H ofkirche, les stalles du chœ ur, 
la chaire, etc. ; on lui a ttr ib u e  égalem ent la chaire de 
l ’église des capucins e t en 1656 le p ro je t de restau ra tio n  
de la  chapelle Sain t-A nto ine. ■— Fleischlin : Die S tifts
kirche. — L iebenau : Das alte Luzern. —  2. J o h a n n , 
de Salzbourg, fac teu r d ’orgues à Lucerne vers 1640- 
1670, co n stru is it les g randes orgues de la  H ofkirche 
1642-1650. — Die A ltäre und. die grosse Orgel. — F .-J . 
B re itenbach  : Die grosse Orgel... —  S K L .  —- [P.-X. W.]
— 3. J o h a n n e s - U d a lr i c u s ,  g raveur, fils sp irituel du 
n° 2, t  chapelain du h au t-ch ap itre  de Lucerne. Il a re
présen té  p a r la  g ravure , en 1651, des détails de la  Hof
kirche. — S K L .  [P . H .]

G E IS S L E R , C h r i s t ia n - G o t t lo b ,  p e in tre  su r émail 
a u te u r de nom breuses vues de Genève et des environs, 
* à A ugsbourg 1720, f  à Genève 1814 ; resté  A llem and.
— S K L .  [C. R .]

G E L F IN G E N  (C. Lucerne, D. H ochdorf. V. D G S).
Vge et Com. de la  paroisse de H itzk irch . Arm oiries  : 
coupé d ’or e t de sable. Trouvailles néolith iques dans le 
voisinage. Le village é ta it placé en tre  l ’ancienne sei
gneurie de Heidegg et la  com m anderie de l ’ordre te u 
toni que de H itzk irch  ; les h a b ita n ts  ap p ara issen t très 
tô t  en qualité  de pêcheurs, d ’aubergistes e t de dé ten 
teu rs  de fiefs im p o rtan ts . Avec l ’au to risa tio n  de la D iète, 
le tr ib u n a l de Gelfmgen pour ce village e t ceux de 
Altwis, Mosen, Lieli e t Sulz, fu t transform é en 1470 
en un  trib u n a l hebdom adaire  siégeant égalem ent à 
Gelfmgen, composé de 4 à  6 ju rés. L ’auberge de Gel
fingen a p p a rtin t  pen d an t plus de 400 ans à  la  seigneurie 
de Heidegg ; elle est m entionnée dès 1280. C’est de 
Gelfmgen que l ’h ôp ita l de Lucerne t ira it  son vin. Le 
général Job  .-Sam uel Fries, au  service de France, é ta it 
originaire de ce village. —  Voir Pfyffer : Gemälde I I I ,  
306. — W eber : Heim atkunde von H itzkirch, 1. —  W ey : 
Die Deutschordenskommende H itzkirch. [ P . - X .  W .]  

G É L IE U , d e . Fam ille française, originaire du 
Périgord, réfugiée dans le com té de 
N euchâtel, issue de B e r n a r d ,  qui fu t 
p a s teu r à  B u ttes  1576-1588, puis à 
Sain t-A ubin  de 1588 à  sa m o rt 1618. 
Elle a  donné dix pasteurs au  pays 
de N euchâtel ju sq u ’au  m ilieu du 
X IX e s. N aturalisée en 1616, elle acquit 
la com m une de Sain t-A ubin  en 1632 
e t la  bourgeoisie de N euchâtel en 1637. 
R eprésentée encore en A llem agne. 
Anoblie en 1736. Arm oiries : p a rti, au 

1, coupé d ’arg en t chargé d ’un  q u a rt d ’aigle de sable 
becquée d ’or, languée de gueules, m ouvante  de la 
p a rtitio n , e t d ’or chargé de tro is chevrons de gueules ;

au  2, de Gélieu ancien qui 
est tiercé en fasce, d ’or 
chargé d ’un  cœ ur de gueu
les, de gueules chargés 
d ’une foi au  n a tu re l, et 
d ’argen t chargé d ’une 
ancre d ’azur. —  I . J o n a s ,  
surnom m é le père des 
abeilles, * 21 ao û t 1740 
aux  B ayards, t  â  Colom
bier 17 octobre 1827. P as
te u r  à  Ligni ères 1763-1790, 
à Colombier 1790-1827. 
Adonné à  l ’ap icu ltu re , il 
acqu it dans ce dom aine 
une grande no torié té  et 
p ub lia  différentes études 
sur les abeilles, en tre  
au tres le Conservateur des 
abeilles, 1816. On lui doit 

Bernard de Gélieu. aussi un Tableau de la cons-
D'aprés une photographie. titution de la principauté

de Neuchâtel et Valangin, 1793. —  2. I s a b e l l e , am ie 
de M mc de Charrière, fille du  n° 1, 1779-1834, épousa 
en 1801 le p a steu r Charles - F erd inand  Morel, d it le 
doyen Morel, de C orgém ont. —  Voir S. Schwab ‘.B io 
graphies erguélistes. —- 3. B e r n a r d ,  * à  N euchâtel 28 
septem bre 1828, t  & P o tsd am  20 avril 1907, fit une 
carrière m ilita ire  en Prusse. Sous-lieutenant au  b a ta il
lon des T irailleurs de la  Garde 1848, il p rit p a r t au 
soulèvem ent des royalistes neuchâtelois en 1856. Ca
pita ine  à  Sadowa, il re çu t la  croix de fer p en d an t la 
guerre de 1870 et fu t prom u colonel. G ouverneur de 
N eu-Brisach après la  guerre e t peu après général ; 
com m andan t de Coblence e t d ’E h ren b re its te in . R e
tra ité  en 1890.—  Voir Biogr. neuch. I, I I . —  A H S  1898, 
p. 19. —  Messager boiteux de Neuchâtel 1908. [L. M.]

G E L N H A U S E N ,  S i e g f r i e d  von (de Gelnhausen 
près de M ayence), chanoine d ’Aschaffenbourg, fu t élu 
évêque de Coire le 20 novem bre 1298 p a r Boniface V III . 
Il é ta it en m êm e tem ps vicaire général du diocèse de 
M ayence. Le roi A lbert lu i accorda de nom breuses m ar
ques de sa faveur, n o tam m en t l ’avouerie im périale  de la 
ville de Coire (qui dem eura  200 ans à l ’évêché) e t, le 
8 ju ille t 1300, l ’ohm geld du vin à Coire. Ami du roi, 
il ne l ’é ta it pas de la jeune  C onfédération. Borm io se 
p laça sous sa suzeraineté. Il eu t quelques difficultés 
avec D ouât e t Jo h an n  von Vaz. Il rem plit p lusieurs 
m issions pour le roi H enri V I I  et l ’accom pagna aussi 
en Ita lie . Il fonda en 1316 le couvent de H im m elau 
près de G elnhausen ; f  1321. —  Voir J .  M ayer : Gesch. 
des B istum s Chur. [J. Simonet.]

G E L P K E .  I. Fam ille  p robab lem ent originaire des 
Pays-B as (Gellep), h a b ita n t la  Suisse depuis la prem ière 
m oitié du siècle dernier, et na turalisée  à  T ecknau (Bâle- 
Cam pagne). Un ram eau  s ’é ta it é tabli dans la  région de 
H anovre  au X V IIe s., où v écuren t q u a tre  générations 
de m édecins. —  1. J u l i u s - A l h a r d ,  * 1811 à  Goslar, 
d u t fu ir en 1831-1832 pour avoir participé  aux m ouve
m ents républicains et au  soulèvem ent d ’é tu d ian ts  de 
G öttingue. É tab li d ’abord  à  Zurich, puis m édecin à 
Æ sch (Bâle-Cam pagne), il h a b ita  Allschwil (Bâle-Cam 
pagne) dès 1835. Ses services d u ra n t l ’épidém ie de cho
léra  de 1854 lu i v a lu ren t une m édaille d ’or du gouverne
m en t e t du lan d ra t de B âle-C am pagne. Il p a rtic ipa  à 
l ’expédition  de Savoie et aux  deux cam pagnes de corps- 
francs, ainsi q u ’à  la  guerre du Sonderbund. t  1885 à 
G elterkinden. —  2. R u d o l f ,  fils du n° 1, d irec teu r de la  
société pour l ’in dustrie  de la  chappe à Bâle. —  3. L u d 
w i g ,  fils du n° 1, * 28 ju ille t 1855, m édecin à  L iestal et 
professeur à  l ’un iversité  de Bâle ; m édecin-chef de l ’hô
p ita l de B âle-C am pagne ju sq u ’en 1924. A uteur de nom 
breux  tra v a u x  m édicaux, en tre  au tres Jahrbuch cler 
praktischen Chirurgie, 1913, (en collaboration  avec le 
prof. Sch latter) ; Unfallkunde ; Subkutane Verlagerung 
bei der Bassini-Operation, 1905 ; Tub. Peritonitis ; 
Nephro Epiploeplast bei N ephritis, 1906. —• Deutscher 
Chirurgenkalender 1920. —  4. R u d o l f ,  fils du n° 2, 
* 1873, ingénieur civil à Bâle, conseiller na tional de
puis 1917, p rom oteu r de la  nav iga tion  fluviale en 
Suisse, a u te u r de Die Ausdehnung der Grosschiffahrt 
a u f  dem R hein von Strassburg bis Basel ; Z ur K ritik  
der oberrheinischen B innenschiffahrtsprojekte . . .—  DSC.
— A nnuaire  des autorités fédérales 1924. [O. G.]

II .  Fam ille originaire de Saxe, apparen tée  probable
m en t autrefo is à  la précédente. — 1. E r n s t - F r i e d r i c h , 
D r theol.. * 8 avril 1807 à B reitenfeld près de Leipzig, 
professeur de théologie systém atique  à  l ’université  de 
Berne 1834, enseigna su rto u t l ’histoire ecclésiastique 
dès 1847. A beaucoup publié . Sa Kirchengesch. der 
Schweiz en deux volum es, 1856-1861, ne va  que ju sq u ’à  
la fin de l ’époque carolingienne. Il fu t d u ran t des années 
g rand-m aître  de la  loge m açonnique bernoise, t  1er sep
tem bre 1871. — Alpenrosen  1871. — A D B . —  B T  1873.
— S B B  I  (avec liste  de ses œ uvres). — [E. B.] —  2. 
O t t o ,  fils du n° 1, * 20 jan v ie r 1840, ingénieur, chef de 
la  division topograph ique de la ligne du G othard  à  L u
cerne 1872 ; dirigea les trav a u x  du tunnel ; plus ta rd  
ingénieur au  bureau  topograph ique  fédéral, collabora
te u r  à l ’A tlas Siegfried, t  9 sep tem bre 1895 pa r acci
d e n ta ti M ythen. — Luzerner Tagblatt, sep t. 1895. [L.S.]

G E L T É R .  Fam ille é te in te  de la ville de S a in t-Gall.
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—  U l r i c h , bourgeois de Saint-G all en 1381 .—■ R u d o l f  
a p p a ra ît  de 1419 à  1441 ta n tô t  comm e am m an a  de la 
ville, ta n tô t  com m e bourgm estre , comm e bailli im pé
rial (Juge  suprêm e), e tc . —  La fam ille s ’é te ign it avec 
son a rriè re-pe tit-fils . Son nom  sem ble s ’ê tre  conservé 
dans Geltenwilenstrasse, nom  d ’un q u a rtie r  de la ville 
de S a in t-G a ll .—  U StG . —  H a rtm a n n  : Ausgestorbene 
Geschlechter (m ns. à  la B iblio thèque de la ville de 
S ain t-G all). [Bt.]

G E L T E R F I N G E N  (G. Berne, D. Seftigen. V .D G S ). 
Com. e t Vge dans la  paroisse de K irchdorf. En 1345 
Geltolfingen; 1378 Geltorfingen =  chez Geltolf e t sa 
fam ille (F örstem ann  I, 641). Vers 1840 y  fu ren t dé
couvertes des tom bes alignées, d on t l ’une con tenait 
des m onnaies rom aines de l ’em pire e t quelques aiguilles 
de bronze très longues. Sur le te rr ito ire  com m unal se 
tro u v e n t les ruines de la K ram burg  et le h am eau  de ce 
nom . G elterfingen dépend it de la seigneurie de K ram 
b urg  au  m oyen âge. Il passa en 1373 avec K irchdorf, 
d o n t le curé percevait la dîm e à G elterfingen, à  la  m ai
son des chevaliers de S a in t-Jean  de M ünchenbuchsee. 
Vers 1395, le village form a avec Nollen, H ub e t Jab e rg  
la ju rid ic tio n  de Gelterfingen, réun ie  à  celle de Mühle- 
d o rf en 1533. Une fam ille ro tu riè re  von Gelterfingen 
a p p a ra ît  au  X IV e s. —  Voir A H V B  I I I ,  2, p . 53. — 
F R B .  —  Miilinen : Beiträge. — Ja h n  : Chronik. [L. S.] 

G E L T E R  K I N D  E N  (C. B àie-C am pagne, D. Sissach. 
V. D G S ). Com. et paroisse. E n  1101-1103 et 1154 Gel- 
terkingen ; 1163 e t 1196 Gelterchingin ; 1152 Gelter- 
chinge ; 1184, Geltirchingen ( =  chez Geltrîch e t sa 
fam ille, les Geltrichinge). On p eu t a d m e ttre  que le vil
lage a été  colonisé dès l 'âge  du bronze (des ob jets de 
ce tte  époque o n t été tro u v és en aval, à  B ockten ainsi 
q u ’à  T ecknau), m ais les renseignem ents im précis don
nés p a r B ruckner au  su je t de diverses urnes qui a u 
ra ie n t été  découvertes ne p e rm e tte n t pas de l ’affirm er. 
Une colonie rom aine ex is ta it à  l ’issue de la  p e tite  vallée 
voisine sur les R o h rb ach m atten , une a u tre  doit avoir 
é té  é tab lie  su r l ’em placem ent m êm e du village, et le 
S teinengässlein y  conduisait. L ’église, dédiée à sa in t 
P ierre, doit avoir été  élevée au com m encem ent du 
V I I I e s. su r l ’em placem ent d ’un  lieu de culte païen. Au 
bas de la colline de l'église é ta it l ’H ennenbülhof, auquel 
se ra tta c h a it  encore plus ta rd  le d ro it de collation  de 
l ’église. Ce dom aine é ta it la  p ro p rié té  des K ibourg, qui 
l ’av a ien t inféodé à leurs m in isté riaux , les seigneurs 
de G elterk inden. Il passa  pa r la su ite  au x  T ierstein  
de Farnsbourg . A la m o rt de Sigm und I I ,  sa veuve 
Vérène de N idau e t ses fils O tto  e t Sim on ven d iren t le 
dom aine avec la  collation de l ’église à  la  m aison de 
l ’ordre teu to n iq u e  de Beuggen pour 300 fi. eu se réser
v a n t le ra c h a t.  La collation a p p a r tin t  p en d an t plus de 
q u a tre  siècles à  la com m anderie de Beuggen. L ’évê- 
que de Bâle posséda de bonne heure des biens à G elter
k inden , puisque l ’évêque B ourcard  donna en 1103 deux 
pièces de te rre  sises dans cette  localité au  couvent de 
S a in t-A lban  q u ’il av a it fondé. G elterk inden passa  le 
13 sep tem bre 1461 à  la ville de Bâle avec la seigneurie 
de Farnsbourg . A R ickenbach  et Tecknau qui dépen
d a ien t trè s  anciennem en t de G elterk inden, s ’a jo u ta  
encore O rm alingen lors de la  R éform ation . Le prem ier 
p a steu r réform é du village fu t Jak o b  Löw, de Laufen- 
bourg . Le 27 ju ille t 1593, un  incendie d é tru is it la 
cure et les registres de l ’église ainsi que 4 rem ises. P a r 
un  accord avec B aden, du  21 avril 1821, la  collation de 
l ’église passa  à Bâle.

Dans les troub les des années 1830, G elterk inden 
p rit le p a r ti  de la ville de Bâle. Q uand il se v it m enacé 
en jan v ie r 1831 p a r des p a rtisan s du gouvernem ent p ro 
visoire, les h a b ita n ts  so llic itèren t l ’ap p u i de la  ville. 
G elterk inden fu t assiégé le 6 av ril 1832 p a r les troupes 
de la  cam pagne pour avoir accueilli la  com pagnie 
d ’É ta t  de Bâle-Ville. Le com bat se p o u rsu iv it une p a rtie  
de la n u it. Une m aison d ’h a b ita tio n  e t une fab riq u e  de 
tissus fu ren t incendiés. Le jo u r su iv an t, les troupes de 
Bâle-Ville se re tirè ren t. Le chem in de fer Sissach- 
G elterk inden a été inauguré  en 1891. L ’o u vertu re  de la 
nouvelle ligne du H auenstein  (tunnel de base 1917) 
favorisa  le développem ent du village. R egistres de b a p 
têm es dès 1595, de m ariages dès 1594, de décès dès

1703. — Voir B ruckner : M erkw ürdigkeiten. — F re i
vogel : Die Landschaft Basel. —  W . Merz : Die Burgen  
des S isgaus  11. —  K. Gauss : A lts der Gesch. Gelterkin- 
dens. —  Le m êm e : Reformierte Baselbieter K irchen unter 
katholischem Patronate, dans B J  1913. —  K. W eber : 
Die Revolution im  K t. Basel 1830-1833. —  A. Bernoulli : 
Basel in  den Dreissigerwirren  I. [K. Gauss.]

G E L T W I L  (C. Argo vie, D. M uri. V. D G S). Com. et 
Vge. Arm oiries : d ’azur à i a  colonne des gens du F re iam t 
d ’or. D ’après les Acta M urensia  et le Habsburger Urbar, 
Geltswile, a p p a r ten a it au  bailliage de Muri e t re lev ait 
au  sp irituel de la  paroisse de Muri. Sur le Gibel près 
d ’Isenbergsw il, on a  tro u v é  d ’anciennes m urailles, des 
scu lp tures, des objets de verre e t des poteries, ainsi 
que d ’anciennes tu iles. Geltwil passa  en 1415 au x  Con
fédérés (Bailliages libres). Le te rrito ire  de la com m une 
fu t délim ité le 26 ju in  1816. Un vio len t com bat y eu t 
lieu le 12 novem bre 1847 en tre  deux com pagnies des 
troupes fédérales argoviennes et une colonne de l 'a r 
mée du Sonderbund  sous les ordres du  colonel F ranz  
E lgger. Il se te rm in a  p a r la  re tra ite  de ce dern ier et 
de ses hom m es.

Geltwil donna son nom  à une fam ille bourgeoise de 
B rem garten , a tte s tée  dès le com m encem ent du X IV e s. 
—  C h u o n r a t  é ta it avoyer de B rem garten  en 1324. — 
Voir Merz : Burgen und W ehrbauten. —  Le m êm e : 
Gemeindewappen. [H. Sch.]

G É L Y .  Fam ille d ’orfèvres lausannois, originaire de 
M ilhau en A uvergne, fixée en 1754 à L ausanne où elle 
fu t adm ise à  la  bourgeoisie le 22 ju in  1768. — M a rc , 
1787-1871, orfèvre, trav a illa  à  Paris, chez Bieuvecin, 
l ’orfèvre de N apoléon 1er, chez lequel il collabora à 
l ’exécution du berceau du  roi de Rom e ; re v in t en 1814 
à L ausanne où il s’associa avec son frère C h a r l e s  
(1788-1860) e t dirigea u n  a te lie r e t un  com m erce 
d ’orfèvrerie qui eu t très g rande  ré p u ta tio n  ; fu t m u 
nicipal à  L ausanne 1830-1832, colonel en 1834, in s
pec teu r en chef des m ilices vaudoises 1835-1845. — 
Voir P . K ohler : Les Orfèvres Gély de Lausanne, dans 
R H V  1922. [M. R.]

G E L Y T O  ( J e l i t o ) ,  P e t r u s  I ,  évêque de Coire 
1355-1368, * 1330 à  N ieder-Ja n sd o rf  en Bohêm e, il 
fu t  élu évêque de Coire p a r le pape, quoique le d ro it 
de nom ination  re v în t au  ch ap itre  de la cathéd ra le . 
L a nom ination  de Gelyto p a r le pape e t son origine 
bohèm e, le laissèren t p resque com plètem ent é tran g er 
au  pays ; il é ta it se rv iteu r dévoué de l ’A utriche et 
son zélé p a rtisa n . E n  1360, il a lla  si loin q u ’il céda au 
duc R odolphe d ’A utriche e t à  son frère, l ’évêché avec 
ses forteresses, le pays, les h a b ita n ts , les tr ib u n a u x , 
contre l ’obligation  de défrayer l ’évêque à la  cour e t de 
lu i assurer une pension annuelle  de 1000 florins. Le 
ch ap itre  de la cathéd ra le , les m in isté riau x  e t les offi
ciers du pays e t de la  ville de Coire se liguèren t en 1367 
p our lu tte r  con tre  la  po litique  de l ’évêque, e t décidèrent 
de ne p lus recevoir d ’ad m in is tra teu r ni de v icaire qui 
n ’eussent été reconnus p a r eux. Telle fu t l ’origine de la 
Ligue de la  M aison-Dieu. L ’année su iv an te  P e ter fu t 
élu évêque de Leitom i schei ; il d ev in t en 1372 arche
vêque de M agdebourg, e t en 1381 évêque d ’O lm ütz. 
f  1387. —  Voir G. M ayer : Gesch. des B istum s Chur, 
364. ‘ [C. J.]

G E L Z E R .  Fam ille originaire de Schaffhouse, n a tu 
ralisée à  Bâle. —  1. J o h a n n - H e i n r i c h ,  * 1813 à Schaff
house, D 1' ph il., p riv a t-d o cen t 1839 e t professeur e x tra 
ordinaire d ’histo ire à  Bâle 1842 ; professeur à Berlin 
1844-1850, confident du  roi F rédéric-G uillaum e IV  de 
Prusse et conseiller de la m aison princière badoise 
(conseiller d ’É ta t  du grand-duché de Bade 1866). R e
venu à Bâle, il pub lia  de 1852 à  1870 les Protestantische 
M onatsblätter fü r innere Zeitgesch. t  à  W itw ald  1889. —
2. H e i n r i c h , * B erlin 1847, fils du  n° 1. P riv a t-d o cen t 
d ’histo ire ancienne à Bâle 1872, professeur e x trao rd i
naire  à  H eidelberg 1873, professeur ordinaire de philo
logie classique e t d ’histoire ancienne à lén a  1878 ; 
by zan tin is te  renom m é, t  1906. —  Voir F riedr. C urtius : 
Heinrich Geizer. —  A. Teichm ann : Die Universität 
Basel 1835-1885. —  B J  1890. —  T R G  1890. —  A SG  
1890, p. 127. —  Kirchenfreund  23, p. 272. —  [C. Ro.] —
3. J . - C o n r a d , * 1832 à Schaffhouse, pharm acien  à
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Coire, dépu té  au G rand Conseil, p résiden t de la ville 
de Coire de 1880 à sa m ort, 9 ju in  1895. —  Freie 
Rätter, ju in  1895. —  Jahresb. der N alurf. Ges. Graub. 
1896. [C. J.l

G E M Æ L D E  D E R  S C H W E I Z  ( H I S T O R I S C H 
G E O G R A P H I S C H - S T A T I S T I S C H E S )  (T ableaux 
de la  Suisse). É tu d e  su r la Suisse en 19 volum es, rédigée 
pa r Gerold Meyer von K nonau , archiv iste  d ’É ta t  de 
Zurich (1804-1858), avec l ’aide de plusieurs collabo
ra te u rs . Publiée chez H ub er et Cle à  S a in t-Gall e t à 
Berne de 1834 à 1859, l ’œ uvre ne fu t pas term inée et 
les diverses parties en son t de valeur inégale. O nt paru  :
1. Zurich , p a r  G. M-ever von K nonau (1834; 2e édition, 
en 2 volum es 1844 e t 1846) ; 3. Luzern, pa r Cas. Pfyffer 
(2 parties , 1858 et 1859) ; 4. Uri, p a r K arl-F ranz  
Lusser (1834) ; 5. Schwyz, p a r  G. Meyer von K nonau 
(1835) ; 6. Unterwalden, par Aloys Businger (1836) ; 
7. Glarus, p a r  Osw. H eer et Jo h .-Ja k . B lum er-H eer 
(1846) ; 9. Freiburg, pa r F ranz Kuenlin (1834) ; 10. 
Solothurn, p a r  U rs-P eter S trohm eycr (1836) ; 11. 
Baselsladt, pa r Ludw .-A ug. B u rckhard t (1841) ; 12. 
Schaffhausen, pa r Ed. Im -T hurn  (1840) ; 13. Appenzell, 
p a r G abr. R üsch (1835) ; 15. Graubünden, p a r Georg- 
W ilh. R ôder e t P e ter Conradin von T scharner (1838, 
vol. 1 seulem ent) ; 16. Aargau, pa r F ranz-X aver 
B ronner (2 vol., 1844) ; 17. Thurgau, pa r Joh .-A dam  
P upikofer (1837) ; 18. Tessin, pa r Stefano Franscin i 
(1835) ; 19. Waat, pa r Louis Vulliem in (2 vol., 1847 
et 1849). Les num éros 2, 8 et 14 n ’ont pas p a ru . [H. Br.] 

G E M M I  (C. Berne et Valais. V. D GS). Ancien p as

sage a lpestre, qui, ainsi q u ’en tém oignent les trouvailles 
faites près des bains de Loèche et dans la  vallée de 
F ru tig en , é ta it dé jà  p ra tiq u é  dans les tem ps p réh is
to riques. La form e allem ande, Gemmi, n ’a p p ara ît pas 
a v a n t 1484 ; elle dérive, ainsi que la form e française 
chemin (1402), chym yn  (1407), du bas la tin  cam inum , 
dans le sens de défilé. Elle s ’ap p liq u a it donc d ’abord  à 
la cluse qui, des bains de Loèche conduit au  col ; celle-ci 
é ta it u tilisée vers 1550, m ais connue probab lem ent bien 
longtem ps a u p a ra v an t, parce q u ’elle fo rm ait le chem in 
n a tu re l pour a tte in d re  la m ontagne. Le passage fu t 
connu très tô t  sous d ’au tres  nom s qui se ra p p o rta ien t 
au  p la teau  supérieur et à  l ’alpe de W intereggen (Sp ita l
m atte ) . C ette région, divisée en deux paliers pa r le seuil 
de Schw arenbach, a p p a r tin t  tou jou rs au  Valais. Elle est 
citée dans divers docum ents : en 1232, le chevalier 
W erner von K ien rem et deux alpes scilicet gurnigulum  et 
Henscigulam  à  l ’évêque de Sion, e t les reprend  de lui en 
fief. Dans le t ra ité  d ’alliance en tre  Berne et l ’évêque de 
Sion en 1252, le p la n u m  de Gurmiltz est m entionné, sur 
lequel les différends en tre  les deux parties devaient être 
tranchés à l’am iable. Dans un conflit de frontière, en 1318, 
il est question  de Vhospitale in  monte de Curmyz. P a r un 
accord entre  les cantons du Valais e t de B erne, le 
différend, vieux de quelques siècles, concernant cette  
fron tière  fu t term iné  le 11 aoû t 1871. E n 1340, les 
rochers in  loco Gornigel fo rm aient la frontière  entre  
le Valais et Berne (M D R  X II, 126). Sur les au tres formes 
du nom  : Crumyll, 1547 ; Criniti, 1608 ; Gurnigel, 1598, 
voir L .-E . Iselin, dans A S G 1907.

On doit a d m e ttre  q u ’aux  X I I I e et X IV e s., Gurnigel, 
déform é en Curmilz et Curmyz, é ta it la désignation gé
nérale de la  S p ita lm atte  actuelle, avec l ’alpe su r le p la
teau  supérieur de la Gemmi. Cette form e, Gurnigel, 
dérive du bas la tin  corniculum  et fu t donnée d ’abord  à  
la  h a u te u r appelée Schw arenbach, entre  la S p ita lm atte  
e t le p la teau  du  D aubensee. Au déb u t du  X V Ie s., elle 
fu t rem placée, en ce qui concerne le passage, pa r le nom  
de Gemmi, que A. G atschet fa it dériver de Galm 
(A H V B  IX , 385). E n 1688, la frontière entre  Berne et le 
Valais sur la Gemmi fu t fixée pa r des a rb itres confé
dérés. La rou te, que Ju s tin g er désigne déjà comme un 
passage alp in  m ilitaire, fu t améliorée de 1739 à 1743. 
L ’auberge de Schw arenbach a été bâ tie  en 1742, dé
tru ite  en 1743 pa r une avalanche et reconstru ite  à  la 
m êm e place. Le 17 ao û t 1782, et particu lièrem ent le 
11 sep tem bre 1895, la  S p ita lm atte  fu t recouverte  pa r un 
énorm e éboulem ent du glacier de l ’Alt els. — Voir, outre 
la  bibliographie donnée dans W .-A.-B. Coolidge : Le 
Lötschenpass et le Gasternlal, dans B B  G. — Le m êm e : 
Les colonies vala is. de VOberi, bern. dans B B G  1906. — 
K .  S te ttie r  : Des F ru tig l. Gesch. —  F R B .  [H .  D .  et H. Tr.] 

G E M P E L E R .  Vieille famille du S im m ental (Berne). 
A d e l h e i d  Gem pellera est citée en 1322 ; P e t e r  et 
T h o m a s  Gem peller en 1352, M a r t i  et Ni k l a u s  Gemp- 
peller, à  Erlenbach, en 1366. — F R B  6-8. —  D a v i d  G - 
Schletti, de Diem tigen, 3 ju in  1828-4 novem bre 1916, 
m aître  secondaire à Zweisimmen de 1858 à  1901, his
torien et a u te u r de récits populaires ; écrivit 5 petits 
volumes de Sagen und Sagengeschichten aus dem S im - 
menthal ; Heimatkunde des Sim m enthals ; Lose Blätter 
(recueil de sentences) et divers récits . —  Voir Bern. 
Schulblatt 1916, n °  48. [R .  M.-W.]

G E M P E N  (C. Sol eure, D. Dorneck. V. D G S ). Vge 
et Com. E n 1285 Gempenofi. Ancien siège du tribunal 
du com té du Sisgau. Au com m encem ent du X I I I e s., 
le Chevalier Hugo Münch von M ünchenstein y  possé
dait des biens e t p o rta it  aussi le nom  du village. Celui- 
ci passa ensuite aux  com tes de T ierstein , en fief du 
hau t-ch ap itre  de Bàie. En 1384, Vérène de Nidau, 
veuve de Sigm und I I  von T ierstein , vend it le château  
de Dorneck et en tre  au tres aussi la m oitié du villag;e 
de Gempen au duc Leopold I I I  d ’A utriche, qui rem it 
ces biens en fief en 1394 à  H enm ann von Efringen, 
bourgeois de Bàie. B ernhard  von Efringen v end it en 
1485 ce fief à  Soleure. L ’au tre  m oitié de Gempen de
m eura, avec le reste  de la seigneurie de Dorneck, aux 
T hierstein , qui convinren t en 1487 avec Soleure d ’exer
cer en com m un la h au te  e t la basse justice  à Gempen 
et à D ornach. En 1502, Soleure, a y an t acquis la seigneu-La Gemmi d'après u ne  gravure sur cu iv re  du XVIII1 

N ationale , Berne).
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rie de B üren , d ev in t ainsi seul possesseur de Gem pen ; 
il o b tin t en 1518 la cour colongèrc e t en 1530 enfin, 
la collation que lu i cédèren t les chanoines de la ca th é 
drale  de Bàie. P o u r le conflit de 1531 voir l ’a r t .  G a l 
g e n k r i e g . G rand incendie 22 m ai 1566. R egistres de 
paroisse dès 1769. —  Voir F . Eggenschw iler : Territoriale 
E ntw icklung . —  F . B aur : Ira Gebiet des Gempen- 
stollens, dans IÌJ  1891. [H.  Tr.'|

G E M P E N A C H  (fr. CHAMPAGNE) (C .  F ribourg , D. 
Lac. V. D GS). Vge et. Com. E n 961, (de) Chempiniacho  ; 
en 1340, Champagnie, de fundus camponiacus =  te rre  
de C am panius. E n  1830 e t plus ta rd , on a  mis au 
jo u r dans une graviere plusieurs tom bes de l ’époque 
de la  Tène. Le village a p p a rten a it à  la  seigneurie de 
M orat ; il p assa  en 1475, avec celle-ci, sous la dom ina
tio n  de B erne e t de F ribourg , et en 1803 fu t incor
poré au  can ton  de F ribourg . Il relève de la  paroisse 
bernoise de F erenbalm  ; les enfan ts fréq u en tè ren t l ’école 
de cet endro it ju sq u ’en 1809, puis la  com m une fonda 
une école, qui fu t reconnue pa r l ’É ta t  en 1818. Une 
chapelle doit avo ir existé au  K äppelifeld . —  E ngelh art : 
Chronik des M urtenbiets. —  A rch, paroissiales de 
Ferenbalm . [ R .  M e r z . ]

G E M P E R L I N ,  A b r a h a m , de Fribourg-en-B risgau, 
im prim eur officiel installé  à  F ribourg  (Suisse) en 1584. 
Le gouvernem en t lui accorda g ratu item ent, le d ro it de 
bourgeoisie, lui assu ra  un  tra ite m e n t annuel fixe, un  
logem ent ; il le libéra  du  service de garde, du p ayem en t 
de l ’ohmgeld, e tc .;  Gem perlin p a r con tre  s ’engageait à 
ne rien im prim er sans l ’a p p ro b a tio n  de censeurs dési
gnés p a r  le gouvernem ent. E m prisonné, puis bann i 
à  p e rp é tu ité  en sep tem bre  1588, pour avo ir édité  une 
chanson su r la p a r tic ip a tio n  des Suisses au x  guerres 
de religion en F rance, G em perlin fu t gracié le 9 décem 
bre  1588, su r la dem ande des can tons catholiques. Il 
im prim a à  F ribourg  une  tren ta in e  de volum es de th éo 
logie, d ’apologétique ou d ’h isto ire  ecclésiastique, entre  
a u tre s  des œ uvres du P . Canisius e t de Sébastien 
W erro ; en 1587, il fit une édition  de papier-m onnaie. 
Gem perlin céda son im prim erie à  W ilhelm  Mäss en 
1595. —  Voir H einem ann : Gesch. des Schul- und  
Bildungslebens im  alten F reiburg. — L iebenau : Z ur  
Gesch. der Buchdruckerei in  Frei bürg, dans B ib lio 
graphie der Schweiz, 1880, p. 23. —  B. G o ttrau  : Petite 
iiotice historique sur l ’établissement de l ’im prim erie à 
F ribourg, dans le Gutenberg, 1er déc. 1885, e t Étr. 
frib . 1888. —  B raunsberger : B . Pétri C anisii... E p is-  
tulae V II I .  —  A S  I, V, 1. [J. N.|

G E M U S E U S  (nom  la tin isé  de G s c h m u s ) .  Fam ille  
de M ulhouse, qui se fixa aussi à  Bale. Arm oiries  : 
d ’or à  la  fasce vivrée de sable. —  1. A u g u s t i n , ré fo rm a
te u r  de la  ville de M ulhouse où il fu t pasteu r. —  2. 
H i e r o n y m u s , frère du n° 1, * 1505 à  M ulhouse, D r m ed., 
à  T urin  1533, professeur de physique à Bale 1534, puis 
de logique aristo té lic ienne  1537 ; t  1543 en Italie . 
Ses descendan ts so n t restés à  Bâle e t y on t acquis la 
bourgeoisie. —  3. P o l y c a r p u s , 1538-1572, et —  4. 
H i e r o n y m u s , 1543-1610, fils d u n -2 , é ta ien t im prim eurs; 
le dernier fu t m em bre du Conseil dès 1607. —  5. J e r e 
m i a s , 1604-1662, fils de H ans-C onrad, économ e du 
B ärenfels, orfèvre, conseiller 1652. —  La fam ille a 
donné plusieurs ecclésiastiques ; dès le X V II Ie s., 
ses m em bres fu ren t su r to u t négocian ts, te l —  6. H i e r o 
n y m u s , 1741-1805, conseiller 1777, d irec teu r des pos
tes 1787, p résiden t du Conseil de la ville 1803. —  Voir 
A D B .  —  S K L .  —  L L . —  Athenae Rauricae. [C. Ro.l 

G E N A I N A ,  G E N E 1 N A Z ,  G E N E Y N A Z .  Voir 
G e n e y n e .

G E N A T H .  Fam ille  de 0 elem ent, fixée à  B àie. —
1. B a r t h o l o m æ u s ,  1555-1586, p a steu r de H altingen  
1578-1581, p récep teu r à  l ’école la tin e  de Bâle 1581, 
n o ta ire  1583, p a steu r de R einach dans le Birseck 1585, 
bourgeois de Bâle 1583. —  2. J o h a n n - J a c o b ,  1582- 
1654, fils du n° 1, im prim eur à  Bâle. —  3. J o h a n n -  
R u d o l f ,  1638-1708, im prim eur, conseiller 1691 ; 
t  bailli de Farnsbourg . —  L a fam ille s ’é te ig n it à  Bâle 
au  XVIIIe s. —  Voir L L . [C. Ro.]

G E N D R E  ( G i n d r o z , G i n d r e , G i n d r o u z ) .  Fam ille 
trè s  rép an d u e  dans le can ton  de Fribourg  où elle ne pos
sède pas m oins de quinze bourgeoisies en tre  au tres celles

de M ontagny-la-V ille, où elle est m entionnée en 1416, 
d ’O nnens, où on la  tro u v e  en 1447, de Fribourg , dans 
laquelle  elle est reçue le 6 ju in  1576. C’est de la  branche 

de M ontagu y-la- Ville que descendent 
les G endre de Lossy et de Belfaux, 
ainsi que les d ifférentes b ranches p a 
tric iennes de F ribourg . Arm oiries : 
d ’a rg en t à  un  cœ ur de gueules ac 
com pagné de tro is roses du mêm e, 
deux en chef, une en po in te  (va
rian te ). A ux Gendre de Fribourg  
a p p a rtie n n e n t : —  1. A n t o i n e , * 19 
m ars 1735, t  16 m ai 1808, jésu ite  en 
1754, professeur de d ro it canon au 

collège Saint-M ichel. —  2 .  M e l c h i o r , * 18 octobre 
1739, t  19 m ars 1812, jésu ite  en 1758, m aître  en 
philosophie ; à  la  suppression de la  com pagnie, il 
e n tra  dans l ’ordre de C iteaux en 1779 sous le nom  de 
Robert. D irecteur du  m onastère  de la M aigrauge, fu t 
élu abbé d ’H au teriv e  le 16 novem bre 1795. —  3. 
C l a u d e , jésu ite , e t, après la  suppression de la com pa
gnie, chapelain  de B elfaux 1778, desservan t de la  cure 
de F o n t, puis de 1778 à 1782, curé d ’Arconciel ; 1782 
m em bre du clergé de N otre-D am e à  F ribourg , 1807- 
1822 re c teu r de N otre-D am e, p rom oteu r fiscal du 
diocèse, d irec teu r du m onastère  de la  V isitation  ; ca
téch iste  des écoles prim aires, aum ônier des fo rçats, 
ad m in is tra teu r des biens 
1822.—  4. PiERRE-Claude- 
É tien n e, * 1771, + 15
ju ille t 1830. Du Conseil 
des D eux-C ents 1797- 
1798 ; avoca t, du Conseil 
com m unal de F ribourg  
1803, dép u té  au  G rand 
Conseil 1812, lie u ten an t 
civil ( =  p résid en t du t r i 
bunal civil) 1817 ; du 
Conseil secret 1822-1825 ; 
conseiller, juge d ’appel 
1829. —  5. J e a n - N i c o - 
l a s - I g n a c e , d it Colin, fils 
du n° 4, * 31 ju ille t 1810, 
f  10 ju in  1856, p réfe t 
d ’E s tav a y e r  1842, con
seiller d ’E ta t  1845, to m b a  
avec le gouvernem en t en 
1847. —  6. Joseph-FRÉ- 
d é r ic ,  fils du  n° 4, * 29 
ju ille t 1819, t  2 octobre
1900. D éputé  au  G rand 
Conseil 1856-1900, juge de pa ix  de F ribourg  1857- 
1879 ; dépu té  au  Conseil des É ta ts  1861-1867, juge 
can tonal 1879-1900. M embre fo n d a teu r de l ’Associa
tion  catho lique suisse (P iu s-V ere in )  don t il fu t long
tem ps le p résiden t ; fo n d a teu r e t p résid en t de la Con
férence de Sain t-V incen t-de-Pau l de F ribourg . —  7. 
I s a a c , 1831-1881, dépu té  au G rand Conseil, avocat 
d istingué, célèbre p a r le discours q u ’il p rononça le 6 
février 1868 au  G rand Conseil contre le ré tab lisse 
m en t de la  peine de m o rt. —  8. Pierre-Nicolas-CYPRIEN, 
fils du  n° 5, * 18 décem bre 1837, f  29 avril 1906, b a n 
quier ; conseiller com m unal, d irec teu r des finances 
de la  ville de F ribourg  1891, ad m in is tra teu r su p 
p léan t de la  Caisse hypo thécaire  1900, m em bre du 
Conseil d ’a d m in is tra tio n  de la  B anque cantonale  
fribourgeoise, p résiden t de la  com m ission a d m in is tra 
tive  de la Caisse d ’épargne de la  ville de Fribourg , 
p résiden t de la com m ission ad m in istra tiv e  de la Caisse 
des scholarques. —  9. F ranço is-Joseph  d it F r a n c i s , 
* le 5 ju ille t 1864, fils du n" 6, professeur à  l ’École d ’agri
cu ltu re  du can ton  de Fribourg  1892-1902 ; d irecteur 
techn ique de l ’École va la isanne d ’ag ricu ltu re  d ’Écône 
1902-1910 ; receveur de l ’évêché de L ausanne à  F r i
bourg 1910. —  10. P i e r r e , fils du n° 6, * le 24 décem 
bre 1866, inspecteur fo restier du  4 e a rrond issem ent du 
can ton  de F ribourg  1893-1912, inspecteur des forêts de 
la  ville de F ribourg  1912. —  Voir É tr. frib . 1882,
1901.—  A rch. d ’É ta t  F ribourg  : registres de bourgeoisie 
de F ribourg . [ R æ m y .]

du sém inaire, t  3 ju ille t

F ré d é r ic  G en d re . 
D 'a p rè s  u n e  p h o to g ra p h ie .
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G É N É A L O G I E .  Les é tudes généalogiques eu Suisse 
son! de da te  récen te . Mais a v a n t le X IX e s., on connaît 
cependant des chroniqueurs, des h istoriens, qui on t 
é tab li la  généalogie de fam illes de dynastes ou de fa
milles bourgeoises, groupées pa r localités. Ces ancien
nes généalogies n ’on t souven t pas été dressées dans 
le b u t d ’ap p o rte r une con tribu tion  à l ’histoire, mais 
p lu tô t pour app u y er des p ré ten tions te rrito ria les. A 
c iter n o tam m en t les nom breux  tab leau x  généalogiques 
qui accom pagnaien t en 1707 les m anifestes des p ré ten 
d an ts  à  la souveraineté  de N euchâtel.

Depuis u n  siècle, les études généalogiques rev ê ten t 
un a u tre  caractère . D ’une p a r t, des généalogistes, dou
blés d ’h istoriens, on t cherché à démêler, dans un  b u t 
h istorique, les origines de m aisons com tales ou seigneu
riales, telles que les Zähringen, les H absbourg , les 
ICibourg, les L cnzbourg, les N euchâtel, la  m aison de 
Savoie, e tc . ; d ’au tre  p a r t, des familles nobles ou b o u r
geoises on t fa it é tab lir leur h istoire, accom pagnée de 
tab leau x  généalogiques plus ou moins com plets. Parm i 
ces fam illes, on p eu t c iter les su ivan tes : A m m ann (Zu
rich), Bachofen e t B urck h ard t (Bàie), D iesbach (Berne et 
Fribourg), E s tav ay er (Fribourg), F o rcart, Isalin, K ern, 
(B â le ) , M ontfort (G riso n s), Mülinen (B e rn e ) , Orelli 
(Zurich), P la n ta  (Grisons), P u ry  (N euchâtel), Salis 
(Grisons), Saussure (Genève), T ribolet (N euchâtel), e tc.

E n ou tre, des recueils généalogiques on t été  entrepris 
so it pa r des particu liers, soit p a r  des sociétés spéciales 
ou d ’histo ire (généalogies des fam illes glaronnaises par 
K übly-M üller, 26 vol. f°, Stammregister des corporations 
dans les cantons d ’Uri et de Schwyz ; K iichler : Geneal. 
Notizen, pour l ’U nterw ald , etc.). Il fa u t c iter entre  
au tres le M anuel généalogique suisse, publié  pa r la 
Société suisse d ’hérald ique e t don t les t .  I e t I I I  on t 
p a ru  ; les Oberrheinische Stam m tafeln  e t les Burgen  
des Sisgaus de W. Merz à  A arau . D ans le dom aine de 
la généalogie bourgeoise, ou tre  le Basler W appenbuch  
de S taehelin , la publication  la  plus im p o rtan te  est 
c erta inem en t celle des Genevois Galiffe : Notices généa
logiques sur les familles genevoises, qui com pte sept 
volum es parus de 1829 à 1895. Elle a été continuée 
p a r le Recueil généalogique suisse, que pub lien t quelques 
h istoriens genevois depuis 1902. Plus récem m ent, une 
te n ta tiv e  de créer une sorte  d 'A lm anach  de G otha 
suisse, a  donné naissance à  l 'A lm anach généalogique 
suisse (4 vol. de 1905 à 1913). E n 1910, s ’est fondé à 
L ausanne une Société vaudoise de généalogie, qui a 
entrepris la publication  d ’un  Recueil de généalogies vau- 
doises. L ’étude des familles suisses se poursu it égale
m en t à l ’étranger, no tam m en t dans V Oberbadisches Ge
schlechterbuch, e t dans le Deutsch-Schweizerisches Ge
schlechterbuch. Les nom breuses revues consacrées en 
Suisse à  l ’h isto ire  locale ou régionale con tiennen t aussi 
des études sur la généalogie de fam illes, le plus souvent 
nobles. Mais la publication  la plus com plète que l ’on 
possède sur l ’histoire des familles de la Suisse est encore 
le Lexikon  de Leu et de son con tin u a teu r H olzhalb. — 
Voir les réperto ires de B ra n d ste tte r  et B a rth  II , p . 71. 
— Grell et e t T ripe t : Héraldique et généalogie, dans 
B S L .  —  A L IS  1912. [L.S.]

G E N E L I N .  Fam ille de D isentis (Grisons) don t p lu
sieurs m em bres a p p a rtin re n t au  clergé. — J a k o b ,  
D r theol., curé de Ream s et de Pan ix , chanoine de 
Coire 1773, t  1779. —  J o h a n n ,  curé de Pan ix  1677- 
1685, au teu r de La biala vita e beata mort di S . Valentin, 
1680. [J. S l M O N E T . ]

G E N E Q U A N D ,  G E N E C A N D .  Fam ille au to ch 
tone  des environs de Genève (A rare). —  1. J e a n ,  fixé à 
Genève, y fu t reçu  h a b ita n t en 1605. — 2. C h a r l e s -  
E m m a n u e l ,  * 1869, p a steu r à  Chancy 1893-1904, puis 
à Versoix, a u te u r de Les origines de V Inquisition, 1892 ; 
l ’un  des rédac teu rs de la Semaine religieuse. — Voir 
Arch, de Genève. —  H eyer : Église de Genève. [C .  R . ]  

G E N E R O S O  ( M O N T E )  (C. Tessin, 0 .  Mendrisio. 
V. D G S). M ontagne dont le som m et m arque la fron
tière, en tre l ’Ita lie  et la Suisse. Au débu t du X V IIe s., 
il y  eu t entre les com m unes lim itrophes du bailliage 
de Lugano e t du  duché de Milan un  conflit de frontières 
su r le Generoso. Un accord in te rv in t en 1603 en tre  les 
au to rités des douze cantons et du duché, et les fron tiè 

res fu ren t défin itivem ent fixées en 1604. Le che
m in de fer C apolago-G eneroso-V etta fu t ouvert à 
l ’exp lo itation  le 4 ju in  1890. La société en tra  en liq u i
dation  en 1893 et de 1893 à  1909 la ligne a p p a rtin t à la  
famille P as ta  de Mendrisio. Depuis 1909 elle est exploi
tée pa r une société anonym e. En 1912 on découvrit 
au-dessous du som m et une hache de l’âge de l a  pierre, 
au jo u rd ’hui au  m usée de L ugano. — Lavizzari: E scur
sioni. —  Vegezzi : Esposizione storica. —  R iv a : Brevi 
note sulla stor. e sulla polit, ferroviaria... ticinese. —- 
A S I, I I .  — R ivista  arch, comense, 1916. [C.'L'-l

G E N E S T R E R IO (C. Tessin, D. Mendrisio. V. DGS). 
Com. et paroisse connue autrefo is sous le nom  de Ge- 
nestre. Sous la dom ination  suisse, et p robablem ent sur la 
base d ’anciens privilèges, Genestrerio jou issa it d ’un  r é 
gime spécial, don t la n a tu re  n ’est pas exactem ent con 
nue, dans le bailliage de Mendrisio et B alerna. En 1798, 
les gens de Genestrerio avec ceux de S tabio et Ligor- 
n e tto  envah iren t en arm es le bourg de Mendrisio 
pour en chasser les « brigands » et les Cisalpins qui 
s ’en é ta ien t em parés, m ais ils fu ren t repoussés. Le 
11 m ai 1799, ils en vah iren t de nouveau Mendrisio avec 
ceux de Stabio et de Novazzano pour p un ir les p artisans 
de la Cisalpine et des F rançais. G enestrerio fu t détaché, 
au  sp irituel, de B alerna le 22 jan v ie r 1599 pour form er 
une paroisse au tonom e ; ju sq u ’alors il é ta it une vice- 
paroisse. Population : 1599, environ 160 hab . ; 1643, 
180 ; 1801, 272 ; 1920, 505. R egistres de bap têm es et 
de décès dès 1622, de m ariages dès 1623. —  Monti : 
A tti. —  M o tta : Nel Centenario. —  Baroffio : Dell’Inva
sione francese. —  P o m etta  : Come il Ticino. [C. T.]

G E N E T .  Fam illes des cantons de F ribourg  et Vaud.
A. C a n t o n  d e  F r i b o u r g .  Fam ille éte in te , originaire 

de R om ainm ôtier, é tablie  à E stavayer-le-L ac en 1723 
avec JACQUES-François, perruquier, bourgeois d ’Esta- 
vayer en 1727. — A l e x i s ,  fils du  précédent, * 1723 
à  E stav ay er, p rê tre , docteur de la Sorbonne, vicaire 
général de l ’évêché de L ausanne ; d irecteur sp irituel de 
l ’École royale et m ilitaire  de Paris, censeur royal, 
chevalier de Sain t-L azare, chanoine honoraire de l ’église 
Sa in t-L au ren t à E stav ay er 1787. V ivait encore à  Paris 
en 1790. —  A S H F  IV , 191. — Dellion : Diet. V, 221. — 
A rch. d ’É ta t  F ribourg  : Grosses d ’E stav ay er. [ G .  Cx.]

B. C a n t o n  d e  V a u d .  Fam ille fixée à  Bex dès 1349.
— 1. Cl é m e n t , châtela in  de L avey en 1539. — 2. J a c o b , 
châtela in  de Bex 1678-1711. [M. R.]

G E N E U X ,  F r a n ç o i s ,  originaire de Sainte-C roix, 
* en 1861, ingénieur, séjourna à N euchâtel et en Angle
terre , puis s ’é tab lit à  S ain t-Im ier, où il m ouru t en 
1921. Il fu t un  des p rom oteurs de l ’u tilisa tion  des forces 
m otrices hydrau liques en Suisse et l ’in itia teu r de l ’usine 
é lectrique de la Goule (sur le Doubs) q u ’il dirigea ju s 
q u ’à  sa m ort. Il s ’in téressa  aussi à  la construction  du 
funiculaire Saint-Im ier-M ont-Soleil, à la fondation  de 
la Société des forces m otrices du R efrain  (au Doubs), etc.
— Voir A S J  1921. [G. A.]

G E N È V E  ( V i l l e  e t  C a n t o n .  V .  D G S). V ingt-
deuxièm e et dernier canton entré  dans la C onfédération 
en 1814. Il est formé de la ville, des anciennes fran c h i
ses, d ’anciennes terres genevoises, de comm unes e t de 
terres cédées pa r la France et le  roi de Sardaigne à  la 
R estau ra tion . P rinc ipau té  épiscopale ju sq u ’à  la R é
form e, la ville de Genève fu t de 1536 à  1798 une rép u 
blique indépendante . D u ran t cette  dernière période, 
l ’histo ire de l ’É ta t  et celle de la  ville ne son t q u ’une. 
Depuis 1842, la ville de Genève form e une des 48 com 
m unes du canton ; elle possède une ad m in istra tion  dis
tin c te  de celle de l ’É ta t .  Anciennes form es du nom  
Cenava, Gebenna, Gebennae ; on tro u v e  parfois les 
désignations de Janua, Jenuba, Genua.

Bibliographie. On tro u v era  une bibliographie de l ’his
to ire de Genève pa r Frédéric  G ardy dans 1 'H ist, popul. 
du canton de Genève pa r H . Denkinger, p. 427. —  Voir 
aussi chap. H i s t o r i o g r a p h i e .

S o m m a i r e .  I. A rm oiries et co u leu rs.—  II . Form ation  
du te rrito ire  genevois.—  I I I .  P réhisto ire. —  IV . H istoire.
A. Ju sq u ’à l ’accord de Seyssel : 1. É poque rom aine : 
2. Période burgonde ; 3. D om ination des F rancs ; 
4. Royaum e de Bourgogne ; 5. É poque im périale. —  B- 
De l ’accord de Seyssel à la Réform e : 1. Les princes.
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évêques ; 2. L a com m une de Genève. —  C. De la  Réform e 
à  1792 :1 .  L ’indépendance  e t la R éform e; 2. Le X V IIe s. 
e t la fo rm atio n  d ’une  a ris to c ra tie  de fa it ;  3. Le X V I I I e s.

-m ltb cttes ctfranttnfesDe genette.

Genève. A n c ien n es  arm oiries  f igurant sur  la traduct ion  des  
F ranchise s  d'Adhémar Fabri , p ubl ié es  par Belot  en  1507.

et les lu tte s  de c lasses .—  D. Période révo lu tionnaire  et 
française. R éunion de Genève à  la  F rance. — E. Le 
X I X e s.: 1. L a R estau ra tio n  ; 2. De 1847 à nos jou rs . —
F. Rôle in te rn a tio n a l de G enève.—  G. Les C onstitu tions 
de la  R épublique. —  V. D éveloppem ent de la Civili
sa tion . A. Église : 1. Église p ro te s ta n te  ; 2. Église 
catho lique ; 3. Le culte  v ieux-catho lique ; 4. Les Ju ifs.
—  B. Écoles. —  C. A rts e t sciences : 1. H isto ire litté ra ire  ;
2. Les sav an ts  ; 3. A rts. —  D. H isto ire  économ ique :
1. A n tiqu ité  e t m oyen âge ; 2. La R éform e et le prem ier 
Refuge ; 3. Le X V IIe e t le X V II Ie s .;  4. De 1814 à 1914.
—  E . M ilitaire. —  F. H isto ire m o n é ta ire .—  G. H isto rio 
g raph ie . [C. R.]

I .  A r m o i r i e s  e t  c o u l e u r s .  Les arm oiries de Genève, 
fixées p a r a rrê té  du  Conseil d ’É ta t  en 1918 so n t : 
p a r ti  d 'o r à  la dem i-aigle éployée de sable m o u v an t de 
la p a rtitio n , couronnée, becquée, languée, m em bre e et 
arm ée de gueules, e t de gueules à  la clef d ’or en pal con
to u rn ée . Cimier : un  soleil na issan t d ’or e n to u ran t le 
m onogram m e IH S- Elles é ta ien t connues dès le milieu 
d u  X V e s., m ais un  sceau de 1342, de Jacq u es de Fau- 
cigny, p rév ô t du  ch ap itre  de Genève, p o r ta n t  un  écu 
p a r ti au  1 de deux clefs en sau to ir, au  2 à  la  demi-aigle, 
recule leu r origine. La clef est em prun tée  au  Chapitre 
épiscopal, c’est l ’a tt r ib u t  de sa in t P ierre, p a tro n  de 
l ’évêché, la  dem i-aigle v ien t des arm es de l ’E m pire.

D ans les déta ils ces arm oiries orit varié : la couronne 
im périale  a lte rn a it avec la couronne hérald ique, le 
« becqué, langué, arm é » é ta it ta n tô t  de gueules, ta n tô t  
d ’or. Il sem ble é tab li que le trig ram m e IH S  en touré  de 
ray o n s (tran sfo rm atio n  du nim be an tiq u e) a été  pris 
tel quel su r des m odèles du X V e s. rép an d u s su rto u t 
p a r  les franciscains. L ’évêque Jean  de Savoie ordonna 
m êm e en 1471 que le nom  de Jésus figurât sur les portes

de la  ville. L a défin ition  de 1918 a  re ten u  le rouge pour 
la  couronne, le bec, la  langue, les p a tte s , les griffes. Elle 
a  aussi fixé que le trig ram m e serait le trig ram m e grec 
p our rap p eler la  Genève réform ée du X V Ie s. C’est la 
form e q u ’on tro u v e  n o tam m en t su r la  pierre du collège, 
1558.

Devise. Au déb u t du X V Ie s., on tro u v e  parm i les 
devises officielles : Post tenebrcis spero lucem. Après la 
R éform e cette  devise d ev in t le Post tenebras lux  qui 
subsiste  encore.

Couleurs. Les anciennes couleurs de Genève fu ren t le 
gris e t le noir ; au  X V IIe s., le no ir e t le v io le t. Au 
X V I I I e s., les couleurs des arm oiries, le jau n e  e t le 
rouge, p rév a lu ren t et son t seules officielles depuis un  
siècle. P e n d a n t la  période révo lu tionnaire  on a jo u ta  le 
no ir au  jau n e  et rouge. L a cocarde genevoise actuelle  
a  le cen tre  rouge entouré d ’un  disque jau n e  ; pour la 
cocarde ancienne, voir ch ap itre  M i l i t a i r e .

La ville de Genève a les m êm es arm es que l ’É ta t  ; son 
sceau p o rte  la légende s ’c i v i t . g e n e v e n s i s . N apoléon I er 
a v a it  donné des arm es à  la  ville de Genève p a r le ttres  
p a te n te s  du 13 ju in  1811. Elles p o rta ien t : p a r ti  au 
1 d ’or au  dem i-alerion de sable, m o u v an t du flanc sé
nés tre  ; au  2 d ’azu r à  la  clef en pal, le pan n eto n  à se- 
n estre  d ’arg en t ; au  chef des bonnes villes de l ’Em pire 
qui est de gueules à  tro is abeilles en fasce d ’or. Ces a r 
m oiries éphém ères ne  fu ren t plus em ployées dès la 
R estau ra tio n . —  Voir A. de M ontfalcon et F . de Sieben
th a l : A rm orial des Com. genevoises (avec bibliographie). 
—  E .-L . B u rnet : Notes m ns. su r les couleurs de Genève 
p e n d an t la  période révo lu tionnaire . [A. de M.]

I I .  F o rm a tio n  du  t e r r i t o i r e  g en ev o is . Le te rrito ire  
des A llobroges, don t Genève é ta it une des principales

POST TENEBRAS LVX

Genève .  Arm oir ies  a ctuel le s .

villes, fa it p a rtie  dès le I er s. av . J.-C . de la province 
de la  N arbonnaise. Sous l ’em pire rom ain , Vienne devient 
le cen tre  d ’une nouvelle province, la Viennoise, dont 
dépend Genève. C ette c irconscription s ’a rrê te  à  la  rive
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gauche du L ém an et du R hône. L a rive droite , après 
la  cam pagne de César (58 av . J.-C .) e t la  défaite des 
H elvètes, est ra tta c h é e  à  la  G rande Séquanaise. Sous 
A uguste, la  région en tre  le Ju ra , le R hône e t l ’A ubonne 
d ev ien t la Colonie É questre  adm inistrée pa r Nyon. 
Le R hône, aussi bien a v a n t les R om ains que ju sq u ’à 
la fin de l ’Em pire, sépare des peuples ou des provinces 
d istinctes . Vers le IV» s., la Viennoise est divisée en 
p lusieurs cités différentes, d on t Genève. Le te rrito ire  
de cette  nouvelle cité est à  peu de chose près celui 
q u ’em p ru n tera  l ’évêché. L ’évêché de Genève ne subit 
aucune m odification  ju sq u ’en 1Ç36, et la ville est le 
cen tre  d ’u n  v aste  pays, d ’une p a rtie  de la  Sapaudia  citée 
à la  fin du V e s. Le territo ire  de la Colonie É questre, 
sur la  rive dro ite  du lac et du R hône, v ien t dans la 
suite s ’a jo u te r  au  reste  de l ’évêché de Genève. Outre 
Genève e t son te rrito ire  restre in t, la  banlieue ou les 
F ranchises, l ’évêché com prend au  m oyen âge h u it déca- 
n a ts  : 1° Les Allinges avec le Chablais ju sq u ’à  Saint- 
Gingolph ; 2° A nnecy avec le Genevois e t les Bauges ; 
3° A nnem asse avec la  région entre  l ’Arve, le lac e t le 
Chablais ; 4° A ubonne avec Nyon, le pays de Gex, le 
Val de Chésery e t la  Michaille ; 5° Ceysérieu avec le 
V alrom ey et le pays de Seyssel ; 6° R um illy  avec la  
Semine e t l ’Albanais ; 7° Sallanches avec le Faucigny, 
la vallée de l ’Arve, C ham onix ; 8° Vullionex avec la 
p a rtie  du Genevois voisine de Genève. Après la Réform e 
en 1536, Genève n ’est plus le siège de l ’évêché e t d ’im 
p o rtan tes  m odifications se p rodu isen t. L ’ancien te rr i
to ire  des F ranchises e t les m andem ents épiscopaux de 
Peney, Ju ssy  e t Thiez re s ten t seuls des te rrito ires ge
nevois ; la  R épublique se substitue  à  Leveque pour ces 
possessions. Les F ranchises ou suburbain , com prenan t 
7 paroisses, rem o n ten t à une époque très ancienne. 
Le 23 m ai 1536, d ’accord avec les Bernois, les F ranch i
ses sont élargies du côté de la  rive gauche. Alors q u ’elles 
su ivaien t le n a n t de T rey n an t, les chem ins de Grange- 
Canal, Chevillarde, Velours ju sq u ’à l ’A rve e t l ’Arve ju s 
q u ’au  R hône, elles son t reportées au  delà du  village de 
Cologny, en tre  le lac e t la  ro u te  de V andœ uvres, puis 
su iv an t les rou tes de Grange-Canal et de Chêne 
ju sq u ’au  cours de la  Seym az e t l ’A rve. Le 29 aoû t 
1536, les lim ites du territo ire , su r la  rive droite, 
qui s ’a rrê ta ie n t au x  portes du bourg de Saint-G er- 
vais, son t reportées au x  confins de la  com m une ac
tuelle  du Petit-Saconnex , ancienne paroisse de Saint- 
Gervais. E n 1445 déjà, une é tro ite  bande achetée aux 
lépreux de Carouge su r la  rive gauche de l ’Arve, sous 
Carouge, est annexée au x  Franchises. Ju s q u ’au  tra ité  de 
Turin  de 1754 il n ’y  eu t aucun  au tre  changem ent. A 
cette  da te , la  banlieue est agrandie du côté de Van- 
dœ uvres ; elle p a r t  de la  B elotte, passe pa r Pressy, Mio- 
lan  pour rejo indre la  Seym az au  p o n t B ochet ; la bande 
des V ernets sur la  rive gauche de l ’Arve est agrandie 
e t rectifiée.

Les m andem ents épiscopaux ap p arten a ien t à  l ’évêque 
en pleine souveraineté comme seigneur féodal ; Genève 
se su b s titu a  à  l ’évêque dans ces droits , m ais les h a b i
ta n ts  de ces m andem ents é ta ien t tra ité s  en su je ts et 
non comme des citoyens.

a) Les lim ites du  mandement de Peney, connues déjà 
en 1358, com prenaient la  paroisse de Satigny  e t lais
sa ien t de côté Russin, dépendan t du  pays de Gex. 
D ardagny  et Malval, aussi fief de l ’évêque, fo rm aient 
une seigneurie à  p a r t  re lev an t de Peney, soit de la 
R épublique. P a r le tra ité  de 1749 avec le roi de France, 
Russin e t une pa rtie  de B ourdigny son t réunis au 
m andem ent de Peney. b) Le mandement de Jussy  
se com posait de la  paroisse de Jussy , auquel en 1754 
Gy, possession de Saint-V ictor, e t Sionnet, te rre  de 
C hapitre, fu ren t annexés en pleine souveraineté.
c) Le mandement de Thiez ou de Salaz, don t les lim ites 
sont décrites en 1318, dev in t aussi genevois à  la  Ré
forme, m ais déjà en 1539 François I e r .s’en em pare et 
ne v eu t plus s ’en dessaisir ; il fu t rem is à la duchesse 
de Gene vois-Nem ours, d) Céligny, territo ire  épiscopal, 
re s ta  presque sans changem ent ju sq u ’à nos jours 
comm e te rre  genevoise, ainsi que Genthod-Malagny. 
Ces deux dernières enclaves, dépendances de Peney, 
fu ren t réunies à  la châtellenie de Ju ssy  le 13 février

1568 et de nouveau à Peney en 1755. Les lim ites 
de G enthod-M alagny son t rectifiées en 1749. E n  plus 
de ces territo ires , où la  R épublique é ta it souveraine, 
celle-ci h é rita  des au tres biens ecclésiastiques, soit ceux 
du prieuré de Saint-V ictor, du C hapitre ainsi que des 
cens e t dîmes de to u tes sortes. Pour Sain t-V ictor et le 
C hapitre , des droits u tiles de fiefs é ta ien t a ttachés à  leur 
possession, sans q u ’il y  eû t souveraineté absolue ; 
aussi ce fu ren t à  leur su je t des con testations séculaires 
avec la  Savoie e t la F rance. La p a rtie  la  plus im por
ta n te  de Saint-V ictor com prenait la  C ham pagne dont 
C artigny é ta it le centre. Avully e t Chancy fu ren t don
nés p a r H enri IV en 1604 aux  Genevois, m ais le p a r
lem ent de D ijon n ’a y an t pas ra tifié  cette  décision, 
ces te rres  ne d ev in ren t com plètem ent terres de la 
R épublique q u ’en 1749 au  tra ité  de Paris. C artigny, 
Épeisses, Passeiry , la  P e tite  Grave ne fu ren t cédés 
en pleine souveraineté pa r le roi de Sardaigne à Genève 
q u ’en 1754 ; p a r contre, Genève d u t abandonner ses 
d ro its sur les au tres  villages de Saint-V ictor ainsi 
que to u tes  les dîmes et terres de Chapitre en dehors 
des m andem ents délim ités ; en com pensation, Genève 
ob ten a it certains avan tages pour les p ropriétaires gene
vois sur Savoie. Les droits abandonnés de ce fa it sur 
la rive  gauche du lac et du R hône sont considérables. 
Ils concernaient les localités su ivan tes : M ariiez, Dessin- 
gy, L ajoux, Valeiry, Cheney, Avusy, A thenaz, Séze- 
gnin, Neydens, Pom iers, Crevins, Troinex, Bossey, 
Évordes, Sierne, P in chat, Carouge, Landecy, Lancy, 
Onex, Thônex, M onthoux, Vetraz, Reignier, Fillinge, 
Sapey, Corsinge, les dîmes d ’Arm ov e t Draillens, ainsi 
que Foncenex, A m billy, Cornières et les fiefs m ouvant 
de Bellerive, Vésenaz, Collonges, Saint-M aurice, etc. 
Sur la  rive droite, après le tra ité  de 1749, les Genevois 
ab an donnèren t à la France leurs droits sur : P regny, 
Moëns, Collex, T hoiny, Ferneres, S a in t-Jean  de Gon- 
ville, Pérou, Logras, Feigères, Challex, M agny, Pré- 
vessin, Sergy, Baisenaz, Grenier, Écorens, Meyrin, 
Vernier, V alavran , Colovrex, etc. De plus il ne fau t 
pas oublier que Genève gouverna to u t le pays de Gex 
de 1590 à 1601.

Les frontières du te rrito ire  si morcelé de Genève ne 
subissent aucune m odification ju sq u ’à l ’époque fran 
çaise. De 1798 à 1813, Genève devient le centre du 
D épartem en t du Lém an. Après la R estau ra tion , can
to n  suisse dès 1814, Genève ob tena it à  la suite du Con
grès de Vienne et du T raité  de Turin du 16 m ars 1816, 
un territo ire  qui form e les comm unes actuelles d ’Aire- 
la-V ille, Anières, Avusy, B ardonnex, Bernex, Carouge, 
Chêne-Bourg, Choulex, Collonge-Bellerive, Confignon, 
Corsier, H erm ance, Laconnex, Lancy, Meinier, Onex, 
Perly-C ertoux, P lan-les-O uates, Presinge, Puplinge, 
S or al, Thônex, Troinex, V eyrier. Ces terres cédées pa r 
la Sardaigne désenclavaient les possessions genevoises 
de la rive gauche. P a r le tra ité  de Paris du 20 novem bre 
1815 (procès-verbal du 4 ju ille t 1816), du côté de 
la France, la R épublique ob tenait Bellevue, Collex- 
Bossy, M eyrin, Pregny, G rand-Saconnex, Vernier, Ver- 
soix qui lui p e rm etta ien t son union territo ria le  à la 
Suisse. Soit du côté de Gex, soit du côté de la  Savoie, 
Genève av a it des garanties douanières étendues sur 
le territo ire  d it des pe tites zones.

Agglomération urbaine. Pour la fo rm ation  de Ge
nève aux  époques préhistoriques, gauloises et rom aines 
nous renvoyons à l ’exposé h istorique. P en d an t la pé
riode burgonde la  ville conserva les fortifications de 
l ’enceinte rédu ite  rom aine, en to u ran t le h a u t de la 
colline, avec deux portes, celle du B ourg-de-Four et 
celle de la Tour-de-Boël. Dès le X I 6 s., l ’extension hors 
les m urs reprend  vers la  Madeleine qui est dans la 
ville en 1110 et le B ourg-de-Four. Vers le m ilieu du 
X I I e s., ces deux quartiers é ta ien t en to u t cas entourés 
de m urs. Les portes principales é ta ien t la Tour-de-Boël, 
Saint-Léger, Saint-C hristophe, Saint-A ntoine, Rive, 
Yvoire, les quartiers du bord du lac s’accroissent et 
fo rm ent le bourg de Villeneuve le long de la  rue de la 
Rôtisserie ; la rue  de la Cité se constru it ju sq u ’au  pon t 

Ì du R hône. De nouvelles fortifications établies vers 
1260 sont reliées aux  anciennes. Les portes récentes 

I son t celles du Fort-de-1’Écluse, de B onm ont, du P on t du
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R hône, de la  C orra tene, du Palais. Les faubourgs s ’é ta 
blissent à  R ive a u to u r  de la  m aison du Tem ple, à  Sain t- 
V ictor a u to u r  du  p rieu ré , à  Sain t-L éger le long de la 
rou te  du p o n t d ’A rve, à  la C orra tene  au to u r du couven t 
des dom inicains. Sain t-G ervais, bourg in d ép en d an t sur 
la  rive d ro ite , groupé a u to u r  de son église, se rapproche 
du p o n t. D eux ch â teau x  com m andent la ville, celui des 
com tes de Genevois au  B ourg-de-Four, celui de l ’évêque

en l ’Ile. A p a r tir  de 1364, l ’enceinte de la  ville est com 
plétée ; ce tte  enceinte, d ite  de M arcossey, com prenait 
environ 22 tou rs  et 8 po rtes . Sain t-G ervais dev ien t un 
faubourg  fortifié. L ’espace gagné au  X IV e s. est celui 
qui est com pris en tre  les rues basses et la rue  du Rhône. 
Les halles son t constru ites au  M olard. La ville com prise 
dans les m urs ne s ’accroît plus, m ais les faubourgs au g 
m en ten t. Dès 1534, pa r m esure de sécurité  m ilitaire, 
ceux-ci son t rasés avec les églises 'et les couvents ; les 
h a b ita n ts  doivent ou s ’exiler, ou se réfugier derrière les 
m u rs. P e n d a n t to u t  le X V Ie s., on co n stru it un  systèm e 
de bastions, sur les deux rives, non loin des m urs du 
m oyen âge. Au X V IIe s., puis au  X V II Ie s. (dès 1720), 
les Genevois édifient to u t  un  ensemble de bastions p o u r
vus de polygones e t contregardes avec fossés. L ’agglo
m éra tion  reste  s ta tio n n a ire  en surface, les m aisons

après le refuge religieux son t exhaussées, les cours 
bâ ties. Quelques faubourgs na issen t à  nouveau  au  delà 
des rem p arts . Il n ’y  a plus que 3 p o rtes : Cornavin, 
R ive e t Neuve. E nfin, après 1847, les fo rtifica tions son t 
démolies e t l ’agglom ération  s ’accro ît considérablem ent, 
souven t sans liaison avec le cen tre. De plus en plus des 
q u artiers lo in ta ins de villas se créent au  delà des grandes 
p ropriétés qui fo rm en t barrage a u to u r  de la  ville.
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Les faubourgs de Genève au X V e s., dans M D G  série 
4°, V. —  Camille M artin  : A  propos de la fusion de la 
Ville et des communes suburbaines. [L .  B.]

I I I .  P r é h is to i r e  Les prem ières traces de civilisa
tion  hum aine  aux  environs de Genève on t été retrouvées 
à  V eyrier au  pied du Salëve dès 1833. Elles d a te n t de 
l ’époque sèche e t froide du renne e t se ra p p o rte n t à 
la  civ ilisation  m agdalénienne vers la  fin du  paléoli
th iq u e  ou p ierre taillée. Les prem iers hom m es v ivaien t 
alors dans des abris sous roche. On a  récolté au 
Salève un grand  nom bre de silex, un  outillage en os et 
bois de renne, quelques-uns gravés avec a r t. Après le 
re tra it  défin itif des glaciers a  succédé une période chaude 
où les hom m es son t venus s ’é tab lir dans la p laine et 
sur les bords du  lac. C ette nouvelle période, p en d an t la 
quelle s ’est développée la civilisation néolith ique ou 
de la  pierre polie, p rend un grand  essor su r le lac, sur 
lequel s ’élèvent des pa la fittes . Les villages principaux  
d on t on re tro u v e  de nom breuses traces, soit pilotis, 
outils en pierre, en os, poteries, sont, pour les eaux gene
voises, sur la  r iv e  gauche : Les Eaux-V ives, la  Belotte, 
Bellerive, la  Gabiule ; su r la  rive droite : Les Pâquis e t | 
Bellevue. La cité lacustre  de Genève prend  naissance 
sim u ltan ém en t aux  E aux-V ives, en face de la Grange et 
au x  P âqu is. Il est p robable q u ’à  la  m êm e époque le 
p rom onto ire  en tre  le lac et le R hône et 1’A rve fu t fo rti
fié. On re tro u v e  les restes d ’un fossé profond au Bourg- 
de-Four, qui coupait la position , seul chem in pour se 
rendre  au  p o n t du  R hône. La cu ltu re  néolith ique a 
laissé m oins de traces su r te rre  ferm e que sous les eaux. 
De ce tte  époque d a te n t les m onum ents m égalithiques, 
dolmens et m enhirs. Les seuls qui ex is ten t encore sont 
en Savoie (R égnier e t Saint-C ergues sous les Voirons), 
m ais il y  av a it encore au  siècle dernier u n  m enhir à 
P ierre-G rand , près T roinex. Vers 2400 ans a v an t J.-C ., 
se p lacen t les débu ts de l ’âge du bronze. Les pala fittes 
s ’é te n d an t tou jo u rs  p lus, aux  anciens h a b ita ts  néo
lith iq u es s ’a jo u te n t les s ta tio n s d ’Anières, de la  Pointe
à  la bise, su r la rive gauche, de Céligny, Versoix, Gen- 
th o d , la  Poussière, su r la  rive d ro ite . D ans la  baie de 
Genève, les h ab ita tio n s  fo rm ent au cours des siècles 
une im m ense cité qui s ’é tend  de P lon jon  aux  Pâquis 
et à  la  p o in te  de l ’Ile ; la  ville est défendue au  large 
pa r des estacades. On a voulu ra tta c h e r  cette  population  
au  groupe des L igures, la  liaison n ’est pas certaine. 
Sur te rre  ferm e on re tro u v e  la  m êm e civilisation dans 
les sépu ltu res. Avec le prem ier âge du  fer (ou de Hall- 
s ta tt)  env. 900 ans av . J.-C ., les populations a bandonnent 
peu à  peu les s ta tio n s lacustres et s’é tab lissen t à  l 'in té 
rieu r du pays. A p a r t  le tum ulus de la  P ierre-aux-D am es 
de T roinex e t quelques re tranchem en ts, les traces de 
ce tte  période son t rares près de Genève. La fin de l ’âge 
du fer ou de la  Tène a  laissé plus de souvenirs. Le h a u t 
de la  colline de Genève comm ence à ê tre  h ab ité  et 
constitue  peu à peu une ville fortifiée, oppidum , dépen
d a n t des A llobroges, p opu lation  gauloise. Avec Greno
ble e t Vienne la  capitale, ce son t les tro is princi
p au x  centres des Allobroges. Les traces de civilisation 
gauloise, po teries noires e t peintes, am phores, on t été 
re trouvées au  centre de l ’ancienne ville, près de l ’H ôtel 
de Ville.

IV . H is to ire .  A .  J U S Q U ’A L’ACCORD DE SEYSSEL.
1. Époque rom aine  (120 av . J.-C .- env. 443 ap. J.-C.). 
Bien que les Allobroges a ien t été soum is aux  Rom ains 
en 120 av . J.-C ., la  civilisation gauloise persiste  dans 
la région ju sq u ’à l ’a rrivée  de César (58 av. J.-C .) qui 
v ien t à  Genève s ’opposer à  l ’exode des H elvètes, couper 
le p o n t du R hône et fo rtifier h â tiv em en t la  rive gauche 
de ce fleuve, de Genève au  V uache. Les H elvètes ne 
parv iennen t pas à  franch ir ces re tran ch em en ts et doivent 
s ’engager dans les défilés du J u ra  en reno n çan t à  passer 
à trav e rs  le pays des Allobroges. A p a r tir  de ce m om ent 
la  civilisation rom aine p rend  une grande extension. 
La ville allobroge augm ente, des quartiers nouveaux, 
des villas s ’élèvent su r le p la teau  des T ranchées, des 
édifices im p o rtan ts , des tem ples couronnent la  colline.
A Voppidum  succède une ville ouverte  com m erçante, 
cen tre  d ’un trafic  fluvial et lacustre  im p o rtan t avec ses 
p o rts ; reliée à Vienne, Lyon, le Valais, Avenches, par 
des grandes rou tes bien en tre tenues ; un  aqueduc
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am ène l ’eau des Voirons à  Genève. Sous l ’em pire, du 
I er au  I I I 8 s., le pays entier prospère ; p a rto u t s ’élèvent 
des villas agricoles ou suburbaines, comme F rontenex, 
Corsier, Carouge, L andecy , Perly , Chancy, Versoix.

( ten ève . Mur de l 'enceinte  romaine.  D ’après une photographie.

Le défrichem ent des forêts s’accentue. Genève n ’est 
encore au  p o in t de vue politique q u ’un  simple vicus 
avec une ad m in istra tion  locale restre in te , to u tes les 
fonctions m unicipales dépendent de Vienne, colonie 
e t seule cité des Allobroges. Ce vicus relève de la Vien
noise et la Viennoise de la N arbonnaise. C ependant l ’ag
g lom ération est assez im p o rtan te  é ta n t donné q u ’on a 
recueilli p lus de 100 inscriptions latines dans la  région. 
Dès 259 ap. J.-C . com m encent les terrib les invasions 
des A lém annes, invasions qui se rép è ten t dès lors fré
quem m ent ju sq u ’en 301. Le pays reste  dévasté, les 
m aisons brûlées et pillées. C’est alors que Genève se 
restre in t, se fortifie de nouveau au  h a u t de la colline 
su r l ’em placem ent de l ’ancien oppidum  en abandonnan t 
les quartiers extérieurs, dont, les m até riau x  servent 
aux  fortifica tions. A la  fin du I I I e s., Genève est de nou
veau  une tê te  de pon t fortifiée ; elle acquiert pa r la 
suite le t i t r e  de cité (civitas) avec l'ad m in is tra tio n  d ’un 
vaste  te rrito ire . Une com m unauté chrétienne est cons
titu ée  vers 350, le prem ier évêque connu est Isaac vers 
400. P en d an t cette  période les rou tes sont réparées, les 
ruines en partie  relevées, m ais l ’em pire doit s ’allier 
aux  B ürgendes p lu tô t que de les com battre  e t ceux-ci 
v iennent s ’é tab lir d ’une façon stab le  dans la Savoie 
au to u r de 443. L ’empire rom ain prend fin. — Voir

M ai 1925



G e n è v e .  Fr is e  de l ’époque chré tien n e . D'après  u n e  photographie.
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R aoul M ontandoli : Genève des origines aux  invasions 
barbares (avec b ib liographie). —  L. B londel : L ’oppi
dum de Genève, dans B S H G  IV . —  Le m êm e : Relevé 
des stations lacustres de Genève, dans Genava I. —  Le 
m êm e : L ’enceinte rom aine de Genève, dans Genava I. 
—  Genava I, I I .

2. Période burgonde (env. 443-534). Les te rres  sont 
divisées en tre  les anciens h a b ita n ts  et les B ürgendes, 
caste  m ilita ire  qui dom ine le pays. Chilpéric fa it de 
Genève sa cap ita le , il y  réside vers 460. Le fils de Chil
péric est assassiné p a r son frère G ondebaud. Des lu tte s  
sang lan tes s ’ensu iven t. Godegisèle, frère de G ondebaud, 
revend ique  l ’héritage  pa te rn e l e t appelle à  son aide Clo
vis roi des F rancs, son beau-frère. E n  effet, Clotilde, 
sa sœ ur, devenue chrétienne e t don t la  m ain  fu t  de
m andée  à  Genève p a r Clovis vers 493, é ta it devenue la 
fem m e de ce d ern ier et av a it converti son m ari au 
chris tian ism e. G ondebaud, après avoir fa it la  pa ix  avec 
Clovis, fa it m e ttre  à m o rt Godegisèle e t reste  seul

verneur de la  B ourgogne T ran sju ran e, fils de C onrad, 
aussi gouverneur du  m êm e te rrito ire , se fa it p roclam er 
roi à  Sain t-M aurice d ’A gaune, en 888. P e n d a n t la  dy 
nastie  R odolphienne, Genève connut une ère de p ro s
périté . De cette  période il nous est p arvenu  des su b s tru c 
tions sous les églises de Sain t-P ierre, Sain t-G erm ain  
e t la  M adeleine ; la  c ry p te  de Saint-G ervais est du 
X e s. ; S a in t-V ictor dev ien t un  prieuré  de bénédictins 
vers l ’an  1000, m ais est d é tru it  en 1535 avec les fa u 
bourgs. Le dém em brem en t féodal s ’accen tue . Le nom  
des com tes de Genevois, ainsi que la  c irconscription 
du com té en tre n t dans l ’h isto ire  vers le X I e s. En 890, 
on a la m ention  d ’un com te M anassès, e t en 1002 celle 
d ’un titu la ire  du m êm e nom  d o n t le neveu, le com te 
R obert, d ev in t p robab lem en t successeur. La situ a tio n  
de ce tte  fam ille com tale vis-à-vis de l ’au to rité  épisco- 
pale est m al définie, fau te  de tex te s  ; bien que les évê
ques a ien t eu le d ro it de b a ttre  m onnaie, il sem ble 
q u ’au  d éb u t ils n ’a ien t pas été  investis de d ro its régaliens
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m aître  du  royaum e. E n  450 l ’évêché de . Genève qui 
em brasse l ’ancienne circonscrip tion  de la  cité rom aine 
est ra tta c h é  pa r Léon I er défin itivem en t à  l ’archevêché 
de Vienne. Cet acte  est confirm é en 513 p a r S y m m aq u e . 
Sigism ond, fils de G ondebaud, est proclam é ro i à  Ca- 
rouge en 516. A la  m êm e da te , A vitus, archevêque de 
Vienne, v ien t à  Genève pour la  dédicace de la  ca th é 
drale  de S a in t-P ie rre . L ’église de Sain t-V ictor hors 
les m urs ex is ta it déjà  vers l ’an  500. Les fo rtifications 
de la  ville re s tè ren t celles de l ’époque rom aine. Après 
de longues lu tte s , les fils de Clovis, roi des F rancs, 
s ’em p aren t du royaum e des Burgondes en 534.

3. Dom ination des Francs (534-888). On sa it peu de 
choses de ce tte  période. Sous le roi G ontran , en 563, 
la  m ontagne  du  T auredunum  en s ’écrou lan t p ro d u it 
une vague énorm e dans le lac ; ce raz de m arée d é tru it 
le p o n t e t les m oulins à  Genève. Les évêques assisten t 
fréquem m ent au x  conciles de F rance. E n  755 Pépin , 
roi des F rancs, passe à  Genève avec son arm ée pour 
lu tte r  con tre  les L om bards, e t Charlem agne à  son tou r, 
en 773, y  t ie n t  un  cham p de m ai avec ses guerriers 
a v a n t de les achem iner pa r le M ont-doux (G rand Sain t- 
B ernard ). A près le pa rtag e  de Louis-le-D ébonnaire, fils 
de C harlem agne, en 839, Genève échoit à  Charles-le- 
Chauve et, après le t r a ité  de V erdun en 843, à L o thaire. 
Mais, dans le dernier pa rtag e , en 870, c ’est Louis-le- 
G erm anique qui o b tien t to u te  cette  région. Il fa u t si
g naler vers 881 le privilège accordé p a r Charles-le-Gros 
à l ’église de Genève, celui d ’élire son évêque en le p re 
n a n t dans son propre  clergé.

4. Royaum e de Bourgogne (888-1032). A la su ite  du 
dém em brem ent de l ’em pire carolingien, Rodolphe, gou-

dans le te rrito ire  de la cité. Cet é ta t  de choses créera 
des lu tte s  incessantes en tre  les com tes e t les évêques. A 
la m êm e époque ap p ara issen t les com tes équestres pour 
la  région de Nyon ; l ’u n  d ’en tre  eux, Anselm e, est cité 
à  propos d ’un  p laid  ten u , au nom  du  ro i R odolphe II , 
à  Sain t-G ervais, localité située en face de Genève, sur 
la  rive d ro ite  du R hône. Vers l ’an  1000 le com té équestre  
est réun i aux  possessions du com te de Genevois. F ré 
déric est alors évêque de Genève. Après R odolphe I I I ,  
t  en 1032, e t su r son désir, les insignes de la ro y au té  
rev iennen t à  l ’em pereur C onrad-le-Salique. Dès lors, 
Genève relève des em pereurs germ aniques. Conrad- 
le-Salique y  est couronné roi de B ourgogne en 1034.

5. Époque im périale et des princes-évêques. Les com tes 
de Genevois d em andaien t aux  évêques la  souveraineté  
de la  ville e t les évêques p ré ten d a ien t que les com tes 
é ta ien t leurs vassaux . A Frédéric  a v a it  succédé l ’évêque 
Guy de F aucigny  (1078-1120 env.) qui fit de g randes 
donations au  prieuré de Sain t-V ictor re lev an t de Cluny, 
ainsi q u ’à  d ’au tres  abbayes de la  région, e t inféoda 
au  com te de Genevois, Aym on, le pays du  Genevois 
sous la foi e t l ’hom m age que lu i en fe ra it led it com te. 
H u m b ert de G ram m ont, évêque de 1124 à  1134, ne 
vou lu t p o in t reconnaître  ces concessions et la lu tte  
s ’engagea en tre  l ’évêque et les com tes. Grâce à l ’e n tre 
mise de l ’archevêque de Vienne, un  tra ité  fu t conclu 
en 1124 en tre  les deux pa rtis  à  Seyssel. L ’évêque é ta it 
déclaré prince souverain  de Genève avec tous les droits 
régaliens, la  ju stice  et le m onnayage ; le com te devait, 
pour son fief, rendre  hom m age à l ’évêque e t dem eurer 
son hom m e-lige. Les évêques o b tena ien t ainsi entière 
sa tisfac tion .
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B. D e  l ’a c c o r d  d e  S e y s s e l  a  l a  R é f o r m e . 1. Les 
princes-évêques. P a r  l ’accord de Seyssel, de 1124, 
l ’évêque de Genève dev in t souverain tem porel de la 
ville, exerçan t ses pouvoirs régaliens pa r délégation 
de l ’em pereur. Le t it re  de prince-évêque de Genève 
s ’é te ign it p a r la destitu tio n  de Pierre de la  Baum e, 
coupable de trah iso n  envers sa ville, en 1533. P en d an t les 
q u a tre  siècles qui s ’écoulent depuis q u ’Aym on, com te 
de Genevois, reconnu t le pouvoir tem porel de l ’évêque, 
ju sq u ’à la R éform e, des lu tte s  incessantes m iren t aux 
prises la  m aison de Genève, puis la m aison de Savoie 
avec les princes-évêques. Avec la m aison de Savoie, les 
évêques fin irent p a r com poser e t leur siège ne fu t  plus 
p e n d an t le X V e s. q u ’une sorte  d ’apanage pour cadets, 
b â ta rd s  e t protégés de Savoie.

E n  1135 A rdu tius de Faucigny  succéda à H u m b ert 
de G ram m ont ; c’est lui qui o b tin t en 1154 un  diplôm e 
solennel de Frédéric  B arberousse, reconnaissan t la lé
g itim ité  de son pouvoir. Cet em pereur, cependant, 
a y a n t donné au  duc B erthold  de Z ähringen des droits 
régaliens sur p lusieurs villes (parm i lesquelles il fallait 
com pter Genève), Am édée I er, com te de Genevois, 
a ch e ta  les d ro its  de B erthold  su r cette  dernière et 
se posa en m aître  souverain  de Genève. Mais A rdutius 
s ’ad ressan t de nouveau  à l ’em pereur, o b tin t une fois 
de plus que l ’indépendance de la  cité fû t reconnue.

Am édée se soum it, m ais Guillaum e son successeur 
co n tinua  son ag ita tio n  contre A rdutius e t N antelm us, 
son successeur. Le différend fu t clos pa r u n  arb itrage  
de l ’archevêque de Vienne (1188).

C on tinuan t la  politique de leurs prédécesseurs, B er
n a rd  C habert se fit délivrer pa r Thom as de Savoie une 
renonciation  form elle à to u te  p ré ten tio n  au x  régales 
de Genève ; Aym on de G randson éleva les châ teau x  de 
P eney  e t de l ’Ile, re s tau ra  celui de M alvai pour p ro té 
ger ses vassaux . S ’a p p u y an t su r Thom as de Savoie, 
l ’évêque A ym on finit m êm e p a r ob ten ir du com te de 
Genève que ce dernier se reconnû t vassal de l'évêque. 
T raité  de Desingy, 1219.

C’est sous le règne d ’Aym on que Pierre de Savoie 
réussit à se faire  rem e ttre  p a r Guillaum e de Genevois 
en gage d ’une créance de dix m ille m arcs, le château  
de Genève, tan d is  que sous celui de son successeur, 
H enri de B o ttis  (1260-1268), il ob ten a it en fief l ’office du 
v idom nat, in tro d u isan t ainsi l ’ingérence de sa m aison 
dans les affaires in térieures de Genève.

E n  1276 le C hapitre  é lu t comm e évêque R o bert de 
Genevois, oncle du com te Am édée I I I  de Genevois. 
L ’évêque R o b ert e n tra  avec son oncle dans une coalition 
con tre  la Savoie. La lu tte  se te rm in a  en 1286 p a r la 
prise du ch âteau  de l ’Ile e t la  remise à la m aison de 
Savoie du d it château  de l ’Ile e t de celui de Genève.

Ce fu t l ’évêque Guillaum e de Conflans qui fin it par 
reconnaître  la  possession du ch âteau  de l ’Ile e t l ’in 
féodation  du v id o m n at au  com te de Savoie. E n 1291 
le com te de Genevois e t le dauphin  de Viennois m iren t 
le siège d ev an t la  ville, m ais leurs forces d u ren t s ’éloi
gner dev an t les troupes d ’Am édée de Savoie qui occupa 
le ch âteau  de Genève (B ourg-de-Four). Aym on du Q uart, 
élu évêque en 1304, com m it la  fau te  de vouloir livrer 
la  ville au x  seigneurs de Genevois e t de Faucigny  ; ce 
fu ren t les citoyens qui refoulèrent leurs troupes (6 ju in  
1307). Aym on q u itta  la  ville et n ’y  re n tra  q u ’en 1309, 
a y a n t dû  composer avec les Genevois. Sous l ’évêque 
Pierre  de Faucigny la  guerre re p rit vio lente ; la m ai
son de Savoie réussit à  s ’em parer à nouveau du château

du B ourg-de-Four don t le com te de Genevois avait 
pu  recouvrer la  possession. L ’évêque d u t s’exiler et ne 
re n tra  en ville q u ’après une absence de h u it années, 
grâce à une trêv e  en tre  les m aisons de Savoie et de 
Genevois.

Sous l ’évêque A llam and de Saint-Jeoire, l ’histo ire 
de Genève entre  défin itivem ent dans la phase des 
lu tte s  contre la  m aison de Savoie restée seule puissante 
e t m êm e seule présente  dès 1401. Amédée VI (le comte 
Vert) av a it ob tenu  en 1365 de l ’em pereur Charles IV 
le v ica ria t de l ’em pire, sur Genève en tre  au tres. Ce 
fu t un  nouveau p ré la t, Guillaum e de M arcossey, qui 
réussit en 1367 à  o b ten ir la révocation  de ce v icaria t et 
l ’an nu la tion  des d ro its que s ’a rrogea it le com te Vert. 
P en d an t ces lu tte s , la com m unauté se développa au 
po in t q u ’en 1387 elle o b tin t de l ’évêque A dhém ar Fabri 
le reconnaissance officielle e t écrite des droits an térieu re
m en t obtenus et m êm e de d ro its nouveaux.

Le com té de Genevois a y a n t été acquis par Amé
dée V III  de Savoie, Genève fu t com plètem ent entourée 
par les É ta ts  savoyards. Il fa llu t to u te  l ’énergie de 
l ’évêque Je a n  de B ertrands pour résister au x  p ré ten 
tions d ’Am édée. C’est sous son épiscopat que le comté 
de Savoie fu t érigé en duché (1416) pa r l ’em pereur 
Sigism ond ; c’est sous son épiscopat aussi que le pape 
M artin V s’a rrê ta  tro is mois dans la ville au  re to u r du 
Concile de Constance qui l ’av a it élevé à  la tia re . Sous 
l ’évêque François de Mies, des démêlés avec Am é
dée V III  de Savoie se term in èren t pa r l ’abd ication  de 
ce dernier comm e com te. R etiré  à  R ipaille, Amédée V III  
dev in t en 1440 pape sous le nom  de Félix V, puis fina
lem ent succéda à  François de Mies. Ce fu t alors la plus 
b rillan te  époque de la Genève épiscopale, défendue 
contre les entreprises du duc pa r l ’ascendan t personnel 
du prince-évêque. E n 1471, l ’évêque Jean-L ouis de 
Savoie a y a n t je té  la  ville contre les Suisses dans les 
guerres de Bourgogne pa r son alliance avec Charles- 
le-Tém éraire, les Suisses v in ren t ju sq u ’à Genève qui, 
hors d ’é ta t  de résister, se rach e ta  du pillage, 1475. 
L ’évêque conclut alors pour lui e t pour sa ville un 
tra ité  de combourgeoisie avec F ribourg  et Berne. Ce 
tra ité  a v a it pour b u t de rendre  plus stab le  la  position 
de l ’évêque ; ce fu t aussi u n  acte  d ’indépendance à 
l ’égard des ennem is de Genève. Mais l ’épiscopat resta  
après Jean-L ouis au  pouvoir de la m aison de Savoie, 
m algré les efforts du C hapitre pour l ’en arracher. La 
ville d u t donc subir, so it des princes de cette  m aison, 
soit ses b â ta rd s, so it ses protégés. C’est ainsi que dès 
le com m encem ent du X V Ie s. p u t s ’affirm er de plus en 
plus la volonté des ducs de Savoie de devenir souve
ra ins de Genève en s ’a p p u y an t su r les évêques. L ’évê
que Je a n  II  de Savoie alla m êm e ju sq u ’à  céder au  duc 
ses droits de souveraineté sur la  ville (l’acte de cession 
ne fu t cependant pas ra tifié  p a r le collège des cardi
naux). Les efforts de cet évêque ni les com plaisances de 
son successeur, Pierre de la B aum e, ne suren t em pêcher 
les citoyens de Genève de lu tte r  victorieusem ent contre 
le duc de Savoie avec l ’appui de Berne et de Fribourg. 
Cette lu tte , en s ’in tensifian t, p a ru t m êm e si dangereuse 
à Pierre de la  B aum e q u ’il abandonna  sa ville le 14 ju il
le t 1533.

2. La commune de Genève. C’est en 1124, dans l ’ac 
cord de Seyssel, q u ’ap p a ra ît le t itre  de citoyens appli
qué aux  h ab itan ts  de Genève. Dès la seconde moitié 
du X I I I e s., ces citoyens p euven t se réun ir pour déli
bérer des affaires de la com m unauté . Le service du 
guet et la  garde des portes leu r son t confiés. Leurs re 
p résen tan ts assisten t le v idom ne dans son trib u n a l. 
L a com m unauté s’organisa len tem en t à  l ’om bre du 
siège épiscopal et fu t favorisée dans son développem ent 
pa r les efforts de l ’évêque auprès de l ’em pereur pour 
g a ran tir  l ’indépendance de la  ville. E n 1206, la com m u
n au té  m anifeste pour la prem ière fois un  pouvoir poli
tique, vis-à-vis de l ’extérieur, pa r une dem ande de 
secours adressée au  com te de Savoie, qui s ’exécuta im 
m édiatem ent, contre les incursions du com te de Ge
nevois. Pierre I I  de Savoie p rit ensuite la com m unauté 
sous sa p rotection . N ouveau venu, il é labora un  pro jet 
de tra ité  avec les citoyens de Genève, dans le b u t  de 
se créer un  p a rti. L ’évêque o b tin t de Pierre q u ’il re-
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non çât à  son p ro je t, n iais, à  l ’occasion de l ’alliance de 
l ’évêque R o b ert de Genève avec Am édée de Genevois et 
le baron  de Faucigny  con tre  Am édée de Savoie, les 
citoyens p rê tè ren t serm en t de fidélité  à  ce dernier 
avec prom esse de le défendre. Ce serm en t qui d é tach a it 
les citoyens de leu r p rince-évêque p a r cra in te  des 
com tes de Genevois, fu t  annulé , m ais Am édée de Sa
voie n ’en re s ta  pas m oins le p ro tec teu r de la  com m u
n au té  qui re çu t de lui des le ttre s  p a ten tes  (1er octobre 
1285), p ro m e tta n t de les aider con tre  l ’évêque.

Cet ac te  p e u t ê tre  regardé comm e la prem ière pièce 
officielle c o n s ta tan t l ’existence de la  com m une de Ge

nève. Les citoyens ne se rassem blèren t p lus dès lors 
u n iquem en t pour tra i te r  leu rs  affaires m unicipales ; la 
com m une prend  un  caractère  po litique e t m ilita ire . 
Ce _ prem ier é tab lissem ent d ’une com m une quasi- 
in dépendan te , ne fu t que m om entané , m ais l ’évêque 
lui-m êm e, quand  il s ’adressera  p a r la  su ite  à  ses su jets, 
le fera désorm ais dans ces term es : A  la communauté 
ou université et à tous les citoyens et bourgeois de la cité.

E n 1307, le com te de Genevois p én ètre  dans la  ville 
d on t la  p o rte  lu i a  été ouverte  p a r ordre de l ’évêque, 
A ym on du Q uart. Les citoyens en arm es, sous la  con
du ite  des chefs du p a rti savoisien à  Genève, Guy Tavel, 
G uy de Saint-A spre, V incent T rom bert, Perrissod de 
B urdignin, des B rochier, des Bestelle les re je tte n t au 
dehors. Les citoyens dev iennent une force m ilitaire, 
avec laquelle il fau t com pter et d ev an t laquelle  l ’évê
que s ’incline. Le prince-évêque ten d  dès lors à  devenir 
un  suzerain  p lu tô t q u ’un souverain  absolu. Ce carac
tère  se précise dans les F ranchises octroyées en 1387 
à  la  cité p a r A dhém ar Fabri. Cet évêque reconnu t, le 
prem ier, officiellement les dro its et libertés des citoyens

et bourgeois, consacran t un  é ta t  de choses ex is tan t, 
m ais aussi acco rd an t des d ro its  n o u veaux . Les F ran ch i
ses d 'A d h ém ar fu ren t confirm ées p a r Félix V et ne su 
b iren t que des m odifications peu im p o rtan te s .

Ju s q u ’en 1401, les citoyens s ’a p p u ien t su r la Savoie ; 
la  cession au  duc des biens du com te de Genevois, lors 
du  tra ité  de Paris, fa it de celui-ci leu r seul voisin et 
les nécessités po litiques fo rcen t la  com m unau té  à  se 
re to u rn e r con tre  lui. E n 1420, les c itoyens, réunis dans 
S a in t-P ie rre , à  la  dem ande de l ’évêque Je a n  de Roche- 
taillée , repoussen t p a r la  bouche de Je a n  H udriod  la  
dem ande d u  duc d ’acquérir la  souveraine té  su r Genève.

L ’influence po litique des citoyens a tte ig n it  e t dé
passa  parfois celle de l ’évêque dès le com m encem ent 
du  X V Ie s. On négocie avec la  com m unauté  ; en 1504, 
les syndics re fusen t d ’en tendre  un  envoyé im périal 
venu pour leu r faire  en tendre  la volonté du duc, e t l ’en
voyé s ’incline. E n 1506, si l ’on accorde au  duc le secours 
en artillerie  q u ’il sollicite dans sa guerre con tre  les Va- 
laisans, on lu i refuse des trou p es . E n  1510, la com m u
n au té  fortifie  Sain t-G ervais ; en 1512 on refuse les 
offres du duc pour le ré tab lissem en t des foires, vu  la 
condition posée de cession, p a r les Genevois, de d ro its 
souverains. Au p o in t de vue in té rieu r, les excès de pou
vo ir de l ’évêque (affaires du v idom ne Conseil e t du 
procureu r Claude Vandel) au g m en tan t l ’irr ita tio n  des 
citoyens, les in c iten t à  la  résistance, m ais la  répression 
est rap ide. B erthelier p eu t cep en d an t s ’enfuir à  F r i
bourg, tand is que Pécoîat est pris et livré à  la to rtu re , 
1517. Il n ’est, libéré que su r les dém arches auprès de 
l ’archevêque de Vienne, d ’A m i L évrier qui, en 1524 
pa iera  de sa tê te  sa résis tan ce . E n 1519, les citoyens 
se to u rn en t vers les Suisses e t concluent un  tra ité  de
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com bourgeoisie avec Fribourg . L a réaction  des M ame- 
lus  ou p a rtisan s de Savoie con tre  les Eidguenots (parti 
de l ’indépendance) se précise alors, grâce à  l ’appui m i
lita ire  du duc : le 24 ao û t 1519, B erthelier est mis à 
m o rt su r la  p lace de l ’Ile, p a r ordre de l ’évêque, et 
Besançon H ugues est déclaré déchu de la  bourgeoisie ; 
le p a r ti des E idguenots est dispersé. Mais les E idguenots 
rep ren n en t courage. B esançon H ugues, réfugié à  F ri
bourg , réussit à  négocier une alliance avec Berne et 
F ribourg , 1526. Les bannis rev iennen t alors à  Genève 
e t rep ren n en t le pouvoir. Malgré les efforts du  duc, ils 
re fusen t de rom pre  le tra ité  de com bourgeoisie. Telle 
é ta it  leur force à ce m om ent que, pour bénéficier de 
leu r p ro tec tio n  et de celle de leurs alliés, Pierre de la 
B aum e se fit recevoir au  nom bre des bourgeois. Mais 
les varia tio n s continuelles de l ’évêque, qui av a it d ’abord 
rendu  le v id o m n at au x  citoyens pour le leur re tire r  en
su ite  à  l ’instiga tion  du duc, exaspérèren t les citoyens. 
P ierre de la  B aum e q u itta  sa ville, et c ’est dans ces 
con jonctures politiques favorables à  l ’in stau ra tio n  d ’un 
é ta t  de choses nouveau  que Genève reçu t les prem iers 
pionniers du  p ro testan tism e.

Institu tions communales sous les princes-évêques. Dé
fin itivem ent constitués au  X V e s., les organes de la 
co m m unau té  de Genève fu ren t le Conseil général, 
com posé de tous les citoyens ; il é ta it assem blé au  son 
de cloche. Les décisions n ’v  é ta ien t prises q u ’avec un  
quorum  des deux tiers des citoyens e t bourgeois. Ce 
Conseil se réun issait régulièrem ent deux fois l ’an , les 
syndics et les citoyens pouvaien t le faire  convoquer 
dans les cas difficiles.

L ’in s titu tio n  des syndics rem onte  à la fin du X I I I e s. 
C’é ta it les procureurs et adm in istra teu rs  des biens et 
des in té rê ts  de la  com m une. Au d ébu t, l ’élection des 
syndics n ’é ta it pas préparée  ; en 1460 elle eu t lieu 
su r la  p résen ta tio n  d ’une liste de q u a tre  candidats 
fournie pa r les syndics so rta n t de charge. Ce ne fu t 
q u ’en 1543 que le Conseil général n 'e u t plus liberté  entière 
dans l ’élection des syndics. Le Conseil ordinaire fu t 
nom m é dès 1364 p a r le Conseil général pour assister 
1 es syndics ; ce d ro it de nom ination  fu t transm is aux 
syndics eux-m êm es au  X V e s. Le Conseil ordinaire se 
ré u n it à p a r tir  de 1442 à  la  Maison de Ville. Le nom 
bre des conseillers, de douze q u ’il é ta it au  début, alla 
ju s q u ’à  doubler. Le Conseil des Cinquante, créé en 1457, 
exerça un  pouvoir in term édiaire  en tre  le Conseil général 
e t le Conseil ordinaire, m ais sans rôle très im p o rtan t. 
Les a ttr ib u tio n s  des syndics et du Conseil ordinaire 
é ta ien t : la  co n stitu tio n  e t l ’organisation de la  com 
m une ; les tra v a u x  publics e t la police des rues ; la 
police des m œ urs e t la  surveillance des h ô p itau x  et de 
l ’école ; la  police des m archandises ; les rap p o rts  de la 
com m une avec l ’évêque e t avec les pouvoirs é trangers ; 
les affaires m ilitaires e t la  défense de la  ville. Quelques- 
unes de ces a ttr ib u tio n s  dépendaien t aussi du pouvoir 
épiscopal, m ais non les plus in téressan tes.

Les F inances. Pour subvenir à  ses dépenses : t r a i
tem en ts , indem nités, tra v a u x  publics, dons à  l ’évêque, 
a u x  princes de Savoie (dons parfois considérables), etc., 
la  com m unau té  u sa it de ses ressources ordinaires : 
locations, abergem ents, dro its d ’adm ission à la bour
geoisie, péages de halles, dro its su r tran sac tio n s com 
m erciales. P o u r les péages les deux tiers a lla ien t à 
l ’évêque. Les tax es é ta ien t afferm ées. E n 1498, le re
venu to ta l  de la  vieille halle s ’élevait encore à  1200 fl. 
e t celui de la  nouvelle à  450 11., à  une époque où les 
foires é ta ien t en décadence. Il y  av a it encore l ’im pô t sur 
le v in , m ais, dans les cas difficiles on recoura it aux 
levées, con tribu tions directes de la p a r t  des h ab itan ts , 
e t au x  im pôts ind irects pris m om entaném en t sur telle 
ou telle  denrée. L ’indem nité  de 26 000 écus que les 
Genevois d u ren t payer aux  Suisses en 1475 pour ra 
ch e ter leu r ville du pillage, m it les finances de Genève 
dans une terrib le  position . On d u t recourir au x  em
p ru n ts  e t in s titu e r des im pôts nouveaux  ; sur les bou
cheries, p a r  exem ple, e t su r la  ven te  du vin. La gabelle 
du  v in  subsista . Les m esures ex traord inaires concer
n a n t les finances é ta ien t prises sur la proposition ou 
avec l ’au to risa tio n  de l ’évêque. Le Conseil général é ta it 
cep en d an t tou jou rs libre de décréter une taille .

Les finances de la ville, après avoir été  adm inistrées 
p a r les syndics, le fu ren t dès 1409 pa r un  R eceveur 
général, créé à cet effet et qui fu t seul préposé au m a 
n iem ent des deniers publics, les syndics et le Conseil 
co n tin u an t à  décider et ordonner les dépenses. L ’année 
fiscale com m ençait en février. Les com ptes du receveur, 
quand  celui-ci q u itta it  sa charge, é ta ien t vérifiés pa r 
une comm ission nom m ée p a r le Conseil ordinaire et 
composée en général de simples citoyens.

Justice. Le prince-évêque possédait tous les droits 
de ju stice  ecclésiastique (official) et séculière. Pour 
cette  dernière, il déléguait ses pouvoirs au  vidomne. 
Le dom aine utile  du  v id om nat fu t d ’abord  la  propriété  
d ’une fam ille noble du pays, puis des com tes de Gene
vois. A près 1288, à  la su ite  de longues lu tte s , les comtes 
de Savoie s ’en em parèren t. Les com tes de Savoie délé
guaien t leurs fonctions à un  lieu ten an t qui com m andait 
le ch âteau  de l ’Ile don t il é ta it châtela in . Le vidom ne, 
qui re s ta  tou jo u rs  dans la  dépendance im m édiate de 
la Savoie, p rê ta it  se rm en t aux  syndics et conseillers. 
C ette s ituation  am biguë fa illit com prom ettre  à  jam ais 
la  constitu tion  d ’une république indépendan te  à  Ge
nève, m ais to u tes les ten ta tiv e s  de la  m aison de Savoie 
de s’em parer de la ju rid ic tio n  de Genève, échouèrent.

Le vidom ne fa isait office de juge d ’in stru ctio n  ; le 
ju gem en t é ta it rendu  pa r la cour de l ’évêque. Dès 1364, 
les syndics exercèrent les fonctions de juges dans les 
causes crim inelles ; les sentences é ta ien t mises à  exé
cution pa r des hom m es des com tes de Genevois, puis 
avec Amédée V III  de Savoie, pa r les châtelains de 
Gaillard. Les a rresta tions é ta ien t opérées de jo u r pa r 
les gens du vidom ne, de n u it p a r  des guets de la  ville 
ou des bourgeois. Les clercs é ta ien t enferm és dans les 
prisons de l ’évêché, les laïques au  château  de l ’Ile.

La ju stice  civile échappait com plètem ent à  la compé
tence de la  com m unauté.

Voir Regeste genevois. —  RC  pub . —  B onivard : Chro
niques. —  R oset : Chroniques. —  Galiffe : Genève his
torique et archéologique. —■ F . De Crue : La guerre féodale 
de Genève. —■ Galiffe, m ns. aux  arch, de Genève. — 
G autier : H ist, de Genève. —  G onthier : Oeuvres his
toriques I, I I I .  —  Jullien  : Hist, de Genève. — Ed. 
M allet : Pouvoir de la maison de Savoie dans Genève, 
dans M D G  V III  et suiv. — Le même : A ym on du 
Quart et Genève, dans M D G , IX  et suiv. — P ic te t de 
Sergy : Genève, origine et développement de cette répu
blique. —  L. Micheli : Les institutions m unicipales de 
Genève au X V e s. —  Fr. Borei : Les foires de Genève 
X V e s. —- Covelle : L B .

C. D e  l a  R é f o r m e  a  1792. 1. L ’indépendance et la 
Réforme. Le m ouvem ent d ’idées religieuses qui a  com 
m encé à  Paris dès 1522 e t 1523 avec les grandes publi
cations de Lefèvre d ’É tap les e t la  diffusion en pays de 
langue française des écrits de L u ther, s ’est, fa it sen tir 
assez v ite  à  Genève, centre  d ’un  couran t incessant de 
voyages e t d ’échanges en tre  l ’Allemagne, la  France et 
l ’Italie . Il y  prend  un caractère  politique en 1532 lors
q u ’une prem ière com m unauté  réform ée s’adresse aux 
Bernois pour se m ettre  sous leu r p ro tection . Berne, qui 
a  envoyé Farei dans le Pays de Vaud et dans le com té de 
N euchâtel, le charge égalem ent de prêcher la Réform e à 
Genève. D éjà le Conseil de la  ville a  dem andé au  Grand 
Vicaire de l ’évêque q u ’il ordonne que, pa r to u tes  les 
paroisses et dans tous les couvents « on prêche l ’É v an 
gile sans y  m êler aucunes fables, ni au tres inventions 
hum aines » (30 ju in  1532). Le 14 ju ille t 1533, Pierre 
de la  B aum e q u itte  sa ville épiscopale pour n ’y plus 
reven ir e t dès lors arm e contre elle avec le duc de Savoie 
Charles I I I ,  tand is q u ’au  com m encem ent de 1534, Farei 
et ses lieu ten an ts , F rom en t et V iret, s ’y in sta llen t sous 
la p ro tec tion  d ’une am bassade bernoise et gagnent l ’une 
après l ’au tre  les églises paroissiales à  la faveur du 
m ouvem ent populaire déchaîné pa r leurs p rédications. 
Les princes de Savoie et leurs vassaux  répondent aux  
bourgeois pa r la guerre. Ils te n te n t de s ’em parer de la 
Cité pa r surprise. E n février, un  prem ier com plot est 
découvert. Les papiers trouvés chez l ’un des secrétaires 
épiscopaux é tab lissen t la  trah ison  de Pierre de la Baum e. 
E n ju ille t, c’est une a tta q u e  nocturne qui échoue sem- 
blablem ent : « Ainsi se consomme la ru p tu re  en tre  les
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Conseils e t l ’évêque oublieux de son serment, de prince. 
E n  août., il tran sfère  à  Gex le siège de l ’officialité e t lance 
con tre  les Conseils e t to u s les Genevois qui leu r obéis
sent, une  sen tence d ’excom m unication . Les Conseils 
r ip o sten t en d é c ré ta n t l ’é ta t  de siège et la  dém olition 
des faubourgs. Le 1er octobre  enfin, le gouvernem ent 
des syndics resté  la  seule a u to rité  d ’une ville en tourée 
d ’ennem is co n sta te  e t p a r  cette  c o n sta ta tio n  déclare 
d ev an t le ch ap itre  des chanoines de Sa in t-P ierre  la 
vacance du trô n e  episcopal. » (Charles B orgeaud : L ’adop
tion de la Réforme par le peuple de Genève en 1536.) 
Les p a rtisan s de l ’évêque on t q u itté  la  ville pour se 
re tire r  au ch âteau  que celui-ci possédait à  Peney ; ils 
y  so n t re jo in ts  p a r ceux qui n ’on t pu  su p p o rte r calm e
m en t la  dém olition de leurs m aisons des faubourgs.

L a ru p tu re  avec l ’évêque, précédée de celle de la 
com bourgeoisie avec Fribourg  (dénonciation  le 27 m ars 
1534 p a r les Fribourgeois) se tran sfo rm e  l ’année su i
v a n te  en ru p tu re  avec l ’Église. Le 10 a o û t 1535, après 
avo ir pris connaissance des actes de la  D ispu te  de Rive, 
le Conseil des D eux-C ents in te rd it la destru c tio n  des 
im ages, m ais le m êm e décret suspend la  célébration  de 
la  m esse dans les églises de la  ville ju sq u ’à nouvel ordre. 
Le 29 novem bre, ce provisoire est confirm é e t dev ien t 
défin itif. L ’année su iv an te , les éd its de ré fo im ation , 
soum is au  peuple à  la  dem ande de Farei, so n t ra tifiés le 
21 m ai 1536. Au com m encem ent de 1536, la  ville fu t si 
é tro item en t bloquée pa r ses ennem is, les Peneysans e t les 
S avoyards, que sa ch u te  sem bla it certa ine . C’est alors 
que, sous Naegeli, l ’arm ée bernoise p a ru t (2 février) ; 
B erne s ’em para  non  seu lem ent du  Pays de V aud m ais 
du Chablais e t du F aucigny . P a r  un  tra i té ,  signé le 
7 a o û t 1536, B erne reco n n u t à  la  R épublique q u ’elle 
v en a it de ten ir  su r les fon ts b ap tism au x , ou tre  le te r r i
to ire  des anciennes franchises de la cité , les m andem en ts 
de Peney, de Ju ssy  e t de Thiez e t, sous certaines re s tr ic 
tions, les te rres  du  chap itre  de Sa in t-P ierre  e t du prieuré  
de Sain t-V ic to r. Au mois de ju ille t 1536, Je a n  Calvin 
a rr iv a it  à  Genève ; il en organisa l ’Église, chercha à  en 
ré fo rm er les m œ urs, créa l ’Académ ie e t le Collège. Il 
fu t aussi, dès 1541, le conseiller tou jo u rs  écouté des Con
seils de la  Cité e t, grâce à ses re la tions personnelles, le 
p rincipal négociateur des tra ité s  avec B erne, tra ité s  qui 
o n t assuré l ’indépendance de Genève. E n  1559, le tra ité  
de C ateau-C am brésis, signé p a r le roi de F rance, av a it 
ren d u  ses É ta ts  au  duc de Savoie, E m m anuel-P h ilibert. 
Les Bernois, à  leu r to u r, s ’en ten d iren t avec lu i e t lui 
re s titu è re n t ensuite  au  t ra ité  de L ausanne de 1564, to u tes  
leurs conquêtes de 1536, sau f le P ays de V aud. E n 1568, 
le duc, au  cours de négociations fo rt a rdues, réclam a de 
Genève la  re s titu tio n  du  v id o m n a t. Grâce à  l ’in te rv en 
tio n  des Bernois, on conclu t l ’année su iv an te  un  modus 
vivendi re m e tta n t à v ing t-tro is  ans la  so lu tion  des ques
tions soulevées. B ien tô t un  tra ité  fu t conclu en tre  la  
F rance, Berne e t Sol eure dans le b u t d ’assurer la  sûreté 
de la  conservation  de Genève ( tra ité  de Soleure, 1570).

E n  1582, C harles-E m m anuel de Savoie renouvela it 
son alliance avec les can tons catho liques, puis s ’occu
p a it  de rédu ire  Genève e t de recouvrer le Pays de V aud. 
Les troupes savoyardes p assè ren t les Alpes. Des ren 
fo rts im p o rtan ts , de B âle e t de B erne, a rrê tè re n t leur 
ruée  e t le duc reco u ru t à  la  d ip lom atie  ; il d u t re tire r  
ses troupes (D iète de B aden) en a tte n d a n t  que les droits 
des parties  fussen t exam inés. Genève d em an d ait avec 
instances, p a r  l ’organe de Michel R oset, d ’ê tre  agréée 
sinon dans l ’alliance de to u s les can tons, du  m oins dans 
celle des q u a tre  villes évangéliques. B erne ap p u y a it ses 
dém arches. Zurich seule se laissa convaincre. E n  1584, 
à la  su ite  d ’une consu lta tion  des com m unes zuricoises 
et d ’un  v o te  populaire  unanim e, u n  tra ité  d ’alliance pe r
pétuelle  en tre  B erne, Z urich e t Genève fu t signé, qui 
rem plaça it la com bourgeoisie bernoise de 1526.

Vers 1586, on a p p rit que le duc con cen tra it des tro u 
pes avec de l ’artille rie  au x  environs de Genève ; on se 
p ré p ara  de nouveau  à la  guerre . H enri I I I ,  roi de 
F rance, s ’efïorçait de ten ir  tê te  à la  Ligue avec l ’aide du 
roi de N avarre , chef des H uguenots ; ces deux princes 
cherchèren t à  je te r  B erne sur la  Savoie. Sancy, leur 
envoyé, é ta it chargé de p ro m ettre  des tro u p es e t la  pos
session du pays conquis ; il réu ssit à  gagner B erne, So

leure, B âle, Schaffhouse, Glaris e t les Grisons. Genève 
lève aussi des troupes e t fera  la  guerre au  nom  du roi de 
F rance. Le 2 av ril 1589, l ’arm ée genevoise augm entée 
de con tingen ts des can tons s ’em pare  de Bonne, quelques 
jo u rs après Gex reste  au x  m ains des com pagnies de 
B erne. L ’arm ée suisse, fo rte  de tre ize  m ille hom m es, 
m arche sur T honon e t R ipaille d o n t elle s ’em pare. 
Mais le secours prom is p a r Sancy ta rd a it ,  le duc re p rit 
l ’offensive ; le gouvernem en t de B erne ab an d o n n a  la  
p a rtie  e t t r a i ta  pour son com pte avec C harles-E m m a
nuel. Le m ouvem en t fu t a rrê té . Les Genevois con tinuè
re n t la  lu tte  avec leu rs seules forces e t s ’em p arèren t du 
fo rt de V ersoix, puis en 1590 de to u t le pays de Gex, 
to u jo u rs  au  nom  du ro i de France (H enri IV).

C ette année, les secours annoncés p a r  Sancy a rri
v è ren t e t en 1591 ra v ag è ren t le C hablais. L a guerre 
en tre  la  F rance  et la Savoie, suspendue p a r  la  pa ix  de 
Ver vins en 1598, re p rit  en 1600 et se te rm in a  p a r la 
m édia tion  du  Saint-S iège e t le t r a ité  de Lyon (17 ja n 
v ier 1601). Le Pays de Gex, que les Genevois adm in is
tra ie n t  depuis onze ans, rev in t à  la F rance. Le B éarnais, 
qui a v a it  l ’in ten tio n  de laisser à  Genève ce tte  conquête 
en pa iem en t de la  d e tte  de 350 000 écus q u ’il a v a it  con
trac té e  envers elle, en fu t détou rné  p a r le veto  du léga t 
pontifical, le card inal A ldobrandin i, qui fit insérer dans 
le t r a i té  que le bailliage de Gex ne p o u rra it ê tre  séparé de 
la  couronne de France  « pour occasion que ce so it ».

Le nom  de Genève n ’est m entionné ni dans le tra ité  
de Vervins ni dans celui de L yon. Cela suffit à  Charles- 
E m m anuel pour p rép are r secrè tem en t l ’expéd ition  dé
nom m ée ensuite  l ’Escalade (11 au 12 décem bre 1602). 
C ette a tta q u e  déloyale v a lu t au x  Genevois le secours 
im m édia t de leurs alliés de B erne et de Z urich et. le 
tém oignage non équivoque de la  p ro tec tio n  du roi de 
F rance. C harles-E m m anuel ju g ea  p ru d e n t de se p rê te r  
à  des négociations de pa ix  : grâce à la  m éd ia tion  des 
can tons de Glaris, Bâle, Soleure, Schaffhouse et A ppen
zell, u n  tra ité  de paix  fu t signé le 11 ju ille t 1603 à 
S a in t-Ju lien . P a r  ce tra ité , le duc reconnaissait l ’indé
p endance de Genève e t s’engageait à  n ’élever aucun  fo rt 
e t à n ’en tre te n ir  aucune garnison dans un  ray o n  de 
q u a tre  lieues des fron tières. Le tra ité  de S a in t-Ju lien  a 
clos pour Genève l ’ère des lu tte s  m ilita ires .

Bibliographie. J .-A . G autier : H ist, de Genève II-IV .
—  Charles Le F o rt : L ’émancipation poi. de Genève et les 
premières relations de cette ville avec les cités suisses. —  
E. T u rre ttin i e t E . Grivel : Les Archives de Genève, 
Inventaire des documents. — A. R oget : Les Suisses et 
Genève. —  Œ chsli-van B erchem  : Les cantons suisses 
et Genève, 1 4 7 7 - 1 8 1 5 ,  dans M D G , in 4°, IV . —  J .-B .-J . 
Galifîe : Besançon Hugues libérateur de Genève, dans 
M D G  X I . —  B erchtold  : F ribourg et Genève ou précis 
des relations de ces deux É tats. —  F . De Crue : La 
délivrance de Genève et la conquête du duché de Savoie 
en 1 5 3 6 ,  dans J S G  41. —  Je a n  G aberel : H ist, de 
l ’Église de Genève. —  H eyer : L ’église de Genève. -— 
A lexandre  Guillot : Les débuts de la Réform ation à 
Genève. —  C hanoine F leu ry  : H ist, de l ’église de Ge
nève. —  M agnin : H ist, de l'établissement de la Réforme  
à Genève. —  Goyau : Une ville église. —  J.-A . Galiffe : 
Not. gén. —  Le m êm e : H ist, de Genève (m ns. aux  
Arch, de l ’É ta t) .  —  A br. R u ch a t : H ist, de la Réfor
mation de la Suisse. —  S trick ier : Actensam m lg. zur  
Schweizer. Reform . —  H erm in jard  : Correspondance des 
Réformateurs. —  E.-A. Cornelius : Oeuvres diverses. — 
E. Choisy : L ’État chrétien calviniste à Genève. -— Le 
m êm e : La théocratie à Genève. —  Ch. B orgeaud : H ist, 
de l’université de Genève : I . L ’Académie de Calvin. — 
Lucien C ram er : La seigneurie de Genève et la m aison  
de Savoie. —  H . Fazy  : L ’alliance de 1584 entre Berne, 
Zurich  et Genève —  J .  Gaberel : Les guerres de Genève.
—  H . F azy  : La guerre du pays de Gex. —  Le m êm e : 
Genève et Charles-Emmanuel I . —  Le m êm e : H ist, de 
Genève à l ’époque de l’Escalade. —  D avid Lasserre : La 
Suisse et Genève en 1582 dans A S G  1916.

2. Le X V I H  siècle et la formation d’une aristocratie de 
fa it. Le X V IIe s. sera pour Genève une  déri ode de 
développem ent économ ique in tense . C ependant, pour 
se m e ttre  défin itivem en t à  l ’abri, on com plète e t aug
m en te  le systèm e des fo rtifica tions grâce au x  libéra-
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G enève  au début du XVIIc  s ièc le .  D'après un dessin
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lités de H enri IV , des É ta ts  de H ollande, du  L andgrave 
de Hesse e t de l ’A ngleterre. D ans les prem ières années 
du  siècle, la cité perd  deux de ses plus ém inents ci
to y en s : T héodore de Bèze, f  en 1605 ; M ichel R oset 
qui, p e n d a n t p lus de c in q u an te  ans, a v a it  é té  à  la 
tê te  des affaires publiques, t  en 1613.

Le X V II0 s. est la  période p e n d an t laquelle  le régim e 
a ris to c ra tiq u e  en voie de fo rm atio n  dès la  seconde m oi
tié  du X V Ie s. se constitue  défin itivem en t e t s ’organise. 
L ’éd it du  2 jan v ie r  1603 qui ab o lit l ’obligation  de p ren 
dre les syndics p a r  m oitié  dans le bas e t dans le h a u t  de 
la  ville, accuse n e tte m e n t cette  tendance . Le P e tit  Con
seil réu ssit m êm e en 1667 à  conquérir com plètem ent 
la  su p rém atie  su r le Conseil des D eux-C ents à  l ’occa
sion de l ’afl'aire Sarasin . Cet « a u d ite u r », a y a n t obéi au

Conseil des D eux-C ents, le P e tit  Conseil le fit a rrê te r  
et seul un  m ouvem ent populaire  le sauva  de la  peine 
capitale.

Le caractè re  pa rticu lie r de l ’a ris tocratie , à  Genève, 
fu t q u ’elle ex is ta  de fa it, m ais non de d ro it ; elle ne 
com pta pas un  nom bre déterm iné de fam illes régnantes, 
m ais elle fu t « aussi jalouse  de ses privilèges, aussi fière 
de ses nom s, aussi ferm ée e t aussi enviée que l ’a ris to 
cratie  de B erne ou de Venise ». (B orgeaud : H ist, de 
l ’Académie  I, 419).

E n  1628 fu t in stitu ée  la  Cham bre des blés e t le m ono
pole des g rains. Une C ham bre de R éform e siégea dès 
1690 pour veiller sur les m œ urs, avec le Consistoire.

La France  in sta lla  en 1679 un  ag en t d ip lom atique à  
poste fixe : le R ésiden t, au  lieu de confier ses in té rê ts  à

l  . s .P ld r r  e . y . Ids flla c J ia b e d s . j .  s .G e r m a n t . q . .s .G e rv a is . 5 . la  T o u r  d e  U s ld . 6. M a is o n  d e  V iU s. ~j. [ H ô p i ta l .

Genève  en 1730. B'après une gravure sur cuivre

^
77452773^727841571



GENÈVE ( l e  X V IIIe s i è c l e ) GENÈVE 361

%

»

de Claude Chastil lon, gravé par Matth. Merlan.

un citoyen genevois comm e a u p a ra v an t. M. de Ghau- 
vigny, d ip lom ate  de carrière, fu t son prem ier résiden t. 
La p ro tec tion  rencontrée  à  Paris ren d it du reste  p répon
d éran te  dans la  cité l ’influence de Louis X IV , tand is 
que se précisa ient les ten ta tiv e s  de rap prochem en t avec 
les Suisses. La Savoie fu t ten u e  en respect pa r les appuis 
nom breux  que la politique étrangère  a v a it réussi à  con
cilier aux  Genevois.

Bibliographie. J.-A. G autier : H ist, de Genève V i
v i l i .  — R o tt : Richelieu et l ’annexion projetée de Genève 
1631-1632, dans Rev. historique 1913. —  L. Sordet : 
H ist, des résidents de France à Genève. —■ F. B arbey : 
Gorresp. de Roland Dupré, second résident de France à 
Genève 1680-1688, dans M D G  29. —  Marg. Cramer : 
Genève et les Suisses. — Genève à la fin  du 17e siècle, dans

B IG  I I I .  —  Jean -P . F e rn er : Une tentative de révolution 
à Genève en 1698, dans R H S  I I I .  — E. de Budé : Vie de 
■Jean Diodati. —  Le m êm e : Vie de Benedict Pictet. — 
Le m êm e : Vie de Jean-Robert Ghouet. —  Le m êm e : Vie 
de J .-A . Turrettini.

3. Le X V I I I e siècle. D u ran t to u t  le siècle, la  cité fu t 
troublée  pa r des lu tte s  politiques souvent sanglantes, 
en tre  le p a rti a ris tocratique  au  pouvoir et les élém ents 
populaires qui réclam aien t une ré in tég ra tion , tou jours 
refusée, dans leurs droits . Le Conseil général n ’é ta it 
plus réun i que pour l ’élection des p rincipaux  m agistra ts, 
sur p résen ta tion . Le P e tit Conseil é ta it confirm é et 
com plété chaque année pa r le Conseil des Deux-Cents 
et le lendem ain de cette  opération , c’é ta it le P e tit  Con
seil qui confirm ait le Conseil des Deux-Cents e t com 

a . Lae Lem  an.h. U Rit aria, c . t 'A rvc . 1  .Chateau de Belle rive . eA'ill.tae de Coloqmj. f .  T o u r  de L a n q in . a. les Voir One. h . C ouvent de Jacobine.

l e  Robert Gardelle (Bibl. pubi. Genève) .
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p lé ta it le nom bre  de ses m em bres. E n  ou tre, une dispo
sition  des E d its  s tip u la it que rien  ne d evait ê tre  t ra ité  
au x  D eux-Lents sans avo ir été é tud ié  en P e tit  Conseil et 
que rien  ne se ra it t r a i té  en Conseil général q u ’il ne l ’eût 
é té  en D eux-C ents.

E n  jan v ie r  1707, sous l ’im pulsion  de D elachanaz, un 
m o uvem en t se p ro d u isit d em an d an t l ’élection des Con
seils à  la  b a llo tte  (scru tin  secret) ; la  revision des E dits 
e t la  lim ita tio n  du nom bre des personnes de m êm e fa-

tons. E n 1712, tro is  cents hom m es de troupes genevoises 
se d is tinguèren t à  Villm ergen.

Jean -B arth é lem y  Micheli du  Crest s’é ta it signalé par 
son opposition  au  systèm e de fo rtifications que le 
Conseil ven ait de décider. D ésapprouvé p a r le gouver
nem ent, il se posa en cham pion des idées dém ocra
tiq u es. D éclaré coupable de lèse-m ajesté, Micheli, con
dam né dé jà  en 1728, se v it  condam ner en 1731, é ta n t 
ab sen t, à  la  prison perpétuelle  e t à  la  confiscation de ses

■ ■  Extensionjusqu'au XVlesiècle.
Ausdehnung derStadt bis zum 16. Jahrhundert 
Extension. XVI? siècle.
Zuwachs im 16. Jahrhundert 
Extension XVUletXVltlfsiècles.
Zuwachs im 17. und 18. Jahrhundert.

 Ouvrage à couronne XVl/fsièc/e
Befestigungen im 17. Jahrhundert.

1 : 1 4 , 0 0 0 .
o s o o  M.

lo u i s  Bionde]

Carte de G enèv e  du X V F  au XVIIIc  s ièc le .

mille dans les Conseils. L a  p é titio n  fu t brûlée pa r le 
p rem ier syndic. A la voix de P ierre  F a tio , le peuple alors 
s ’ag ita  ; on chercha à  rendre  au  Conseil général son rôle 
d ’assem blée délibéran te. D evan t l ’ag ita tion , le gouver
n em en t o b tin t l ’assistance de troupes de Berne, puis de 
Zurich, e t la  réac tion  s ’organisa. Les chefs populaires fu 
re n t traq u és ; L em aître  fu t pendu, P iaget se noya dans le 
R hône en cherch an t à  s ’enfuir ; D elachanaz fu t condam né 
à l ’exil e t P ierre  F a tio  arquebusé dans la cour de la prison 
de l ’É vêché. La force eu t ainsi raison pour un  tem ps des 
a sp ira tio n s populaires. Le peuple av a it cependan t ob
te n u  u n  Conseil général q u in q u en n a l'p o u r v o ter les lois 
nouvelles, m ais le gouvernem ent réussit à  ob ten ir, non 
sans avo ir été  soupçonné de fraude, le re tra it  de cette  
m esure  en 1712. L a république connut p a r con tre , à 
c e tte  époque, une ère de progrès économ ique qui, lui 
p e rm it de satisfaire  aux  dem andes de secours m ilitaires 
de B erne e t de Zurich, en guerre  contre les p e tits  can-

biens. Il fu t de m êm e condam né à m o rt q u a tre  ans après. 
Le m éco n ten tem en t re p rit, causé p a r une question  
d ’im pôts e t les troub les a b o u tiren t à  la  prise d ’arm es 
du 6 déc. 1734 lors de l ’affaire d ite  du T am ponnem en t. 
Le calme se ré ta b lit p a r  la déposition d ’un  certain  
nom bre de m ag istra ts  m al vus du  p a r ti populaire. 
E n  1737, l ’ag ita tio n  recom m ença; il y  eu t m êm e 
une collision sang lan te. La réac tio n  s ’organisa sous 
les ordres de B ernard  de B udé, com te de M ontreal, 
d ’où le nom  de M ontrealistes donné à ses p a r ti
sans ; en arm es, ceux-ci occupèren t les p rincipaux  
postes, m ais les bourgeois re p riren t v ite  le dessus et 
dom inèren t rap id em en t la  s itu a tio n . La lu tte  s ’apaisa 
sur l ’in te rv en tio n  du résiden t de F rance de la  Closure. 
De nom breux  chefs du p a r ti  vaincu  q u ittè ren t la ville. 
Les émigrés so llicitèrent l ’in te rv en tio n  é trangère . Elle 
se p rodu isit de la  p a r t  de la  F rance, de Z urich et de 
Berne, et, le 8 m ai 1738, l ’Acte de M édiation ré tab lis
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sa it le calm e en d o n n an t quelques sa tisfactions aux 
revendications populaires. Les d ro its souverains du 
Conseil général fu ren t reconnus et définis, le d ro it de 
rep résen ta tio n  g a ran ti. M alheureusem ent, le gouverne
m en t eu t seul le d ro it de faire des propositions au  Con
seil général, il re s ta it donc m aître  de la situation , 
grosse de conflits fu tu rs . A cause cependant de la  re 
connaissance théo rique  de ses d ro its , la  bourgeoisie 
accep ta  l ’Acte de M édiation e t il s’ensuiv it une période 
de 25 années de calm e et de p rospérité .

E n  1754 fu t signé à T urin  un  tra ité  consacran t un 
échange de te rres  en tre  Genève et la  Savoie. Il est le 
prem ier acte  in te rn a tio n a l dans lequel l ’indépendance 
de la  R épublique est pub liquem ent reconnu.

Le 1er février 1755, V oltaire  s ’in sta lla  aux  Délices 
« sous le bon plaisir de la  Seigneurie ». Avec lui, l ’in 
fluence française d ev in t p répondéran te . E n face de 
V oltaire  se dresse la  grande figure de R ousseau, qui, 
en 1754, rep rend  la  bourgeoisie genevoise et exerce une 
grande influence p a r ses idées su r les m ilieux populaires.

De 1762 à 1768. Né de causes particu lières (affaires 
B inet e t R ousseau) un  conflit su rv in t, qui s ’am plifia 
rap id em en t e t  d u ra  de 1762 à 1768. Le po in t cap ita l 
en discussion p o rta it  su r l ’exercice du dro it négatif, 
d ro it pour le P e t it  Conseil de re je te r à son idée to u tes 
les rep résen ta tio n s te n d a n t à faire réun ir le Conseil 
général pour in te rp ré te r  les lois obscures ou m ain ten ir 
des lois enfre in tes. Le P e tit  Conseil reco u ru t encore à 
la  m éd ia tion  de la  F rance, de Zurich e t de B erne. Les 
m éd ia teu rs ava ien t une tâch e  difficile ; il leu r fa llait 
tro u v er un  m oyen de m ettre  un  term e au  despotism e 
du P e tit  Conseil to u t  en p rém unissan t l ’É ta t  contre 
des dem andes tro p  répétées de « rep résen tatio n  » e t de 
convocation  du  Conseil général.

Un p ro je t de règ lem ent, favorable  au  gouvernem ent, 
p résen té  le 23 novem bre 1766 p a r les m éd ia teu rs, fu t 
repoussé le 15 décem bre en Conseil général. Les mé
d ia teu rs q u ittè ren t Genève e t envoyèren t de Soleure, 
le 20 novem bre 1767, un  « P rononcé » rég lan t plusieurs 
po in ts ; ce prononcé re s ta  le ttre  m orte , refusé p a r les 
bourgeois Représentants, m algré le blocus de Genève 
p a r les troupes françaises. F ina lem ent, les parties 
(A ristocrates et R eprésen tan ts) s ’a rran g èren t d irecte
m en t entre  elles, les Négatifs se reconnuren t vaincus 
p a r l ’énergie de leurs adversaires dirigés p a r  De Luc, 
Clavière, R illiet, V ieusseux. Le com prom is o uvra it les 
portes des D eux-C ents à l ’opposition, é tab lissa it un 
contrôle du P e tit  Conseil p a r le Conseil général au 
m oyen du dro it de réélection.

De 1770 à 1782. Les troub les recom m encèrent à 
propos de la codification des édits dé jà  ordonnée par 
la m édia tion  de 1738, codification non encore effectuée. 
Une grande p a r t  de la  responsabilité  de cette  nouvelle 
crise incom be au x  Constitutionnaires, Négatifs extrêm es 
qui ne p ouvaien t p rendre  leur p a r ti de l ’é ta t  de choses 
in stau ré  p a r l ’éd it de 1768. Mais les circonstances s ’ag
g ravèren t du fa it que les N atifs, Genevois nés en ville, 
m ais non encore bourgeois, rev en d iq u èren t des droits 
civils, se ré se rv an t de réclam er des droits politiques 
p a r la su ite . D éjà les N atifs av a ien t soulevé une ém eute 
qui fu t sévèrem ent réprim ée le 15 février 1770. E n 1774, 
ils su iv iren t C ornuaud qui les fit se ranger du  côté des 
a ris tocrates.

La France chercha à  in te rv en ir une fois encore en 
faveur des N égatifs. D evant les rep résen ta tions du 
procureu r général Du R overay  contre l ’ingérence é tra n 
gère, le résiden t in te rv in t e t dem anda  satisfaction . Il 
d em andait que le fac tu m  de Du R overay  fu t brû lé p u 
b liquem ent et son a u te u r déchu de ses fonctions, ce 
qui fu t accordé. L ’ag ita tio n  ne fit que g rand ir ; des 
prises d ’arm es eu ren t lieu en 1781 e t 1782. Les N atifs 
qui av a ien t vu  leu r situ a tio n  s’am éliorer quelque peu 
s ’é ta ien t re tournés du  côté des R ep résen tan ts, mais 
l ’oligarchie ne désarm ait pas. Son in transigeance am e
n a  la  révo lu tion  du  9 avril 1782 et le triom phe des idées 
populaires. L ’aris to c ra tie  recouru t encore une fois à  l ’in 
te rv en tio n  é trangère . Six mille Français com m andés par 
le m arquis de Jau co u rt, tro is m ille Sardes sous La M ar
m ora e t tro is mille Bernois avec L entu lus v in ren t m et
tre  le siège d ev an t Genève qui ne p u t résister et le 2

ju ille t les alliés en tra ien t dans la ville. C’é ta it la  re s
ta u ra tio n  de l ’oligarchie. L ’É d it de pacification  du 
21 novem bre 1782 fu t surnom m é É dit noir. Les chefs 
des R eprésen tan ts  ava ien t q u itté  la ville a v an t l ’en
trée  des troupes étrangères, ils fu ren t bannis à perpé
tu ité  ou à  term e. Beaucoup de R ep résen tan ts s ’exilèrent 
v o lon ta irem en t p lu tô t que de se plier au  régim e de 
l ’édit de 1782 qui é ta it non seulem ent réactionnaire , 
m ais ré trog rade, ag g rav an t l ’é ta t  de choses ancien 
q u ’il av a it ré tab li. Les N atifs conservèrent les am élio
ra tions acquises. Sous la poigne de fer de l ’aris tocratie , 
le calm e régna quelques années.

De 1789 à 1792. Des difficultés économ iques ra llu 
m èren t l ’orage. E n 1789, des troubles se p roduisiren t 
à  Saint-G ervais, don t les troupes régulières ne p u ren t 
triom pher, e t qui fin irent p a r am ener l ’abrogation  de 
l ’É d it de 1782, odieux à la popu lation . Les chefs des 
R ep résen tan ts fu ren t adm is à  ren tre r  ; les N atifs de la 
quatrièm e génération  fu ren t adm is à  la  bourgeoisie. 
Dans la  seconde m oitié de l ’année 1790, on m it en p ré 
p ara tio n  un  nouvel édit. A ussitô t les classes inférieures : 
N atifs e t H ab itan ts , en ville, su je ts (tous les paysans de 
la cam pagne) s ’ag itè ren t pour se faire  accorder les 
dro its politiques. Ils fu ren t aidés e t guidés p a r de nom 
breux bourgeois gagnés aux  idées nouvelles e t consti
tu è re n t le p a r ti  des Égaliseurs. L ’ag ita tio n  q u ’ils p ro 
voquèren t dégénéra, en février 1791, en véritab les 
ém eutes en ville. Au cours d ’une de ces ém eutes, la  
p o rte  de C ornavin fu t  assaillie p a r des paysans. Ces 
derniers fu ren t refoulés e t Grenus qui les av a it encoura
gés fu t condam né à  l ’exil perpétuel.

Un éd it du 22 m ars 1791 co n stitu a  un  réel progrès 
dém ocratique. L ’élection des Conseils é ta it rem ise au 
Conseil général, le d ro it de rep résen ta tio n  reconnu ; la 
presse é ta it libre, les Natifs e t Sujets av a ien t tous les 
dro its civils sans toutefo is posséder l ’égalité po litique. 
La s ituation  extérieure em pirait. En 1792, la réunion 
de la  Savoie à  la  France fa isait de Genève une enclave 
en te rre  française. L a cité se v o y an t m enacée o b tin t 
un  secours arm é de Berne e t de Zurich ce qui am ena  
une p ro tes ta tio n  du  gouvernem ent français et l ’in 
vestissem ent du territo ire  genevois pa r l ’arm ée du gé
néral M ontesquieu. Le T raité  de Carouge, 27 octobre 
1792, am ena le re tra it  des troupes françaises e t suisses. 
Mais la population  con tinuait à  s’ag iter. Les Égaliseurs, 
à la  suite d ’une ém eute, réussiren t à ob ten ir l ’éd it du 
12 décem bre é tab lissan t l ’égalité politique. Les tro is 
objets votés au cours de ce tte  journée fu ren t : 1° L ’éga
lité politique. Les Citoyens et Bourgeois (qui avaien t 
les dro its politiques), les N atifs, H ab itan ts  et su je ts 
(qui n ’ava ien t pas les dro its politiques) ne doivent 
plus form er q u ’une seule e t même classe, celles de 
citoyens. 2° Une assem blée nationale , chargée d ’élaborer 
une nouvelle co n stitu tio n  sera convoquée. 3° Tous les 
jugem ents politiques prononcés pen d an t le siècle (celui 
de R ousseau, en tre  au tres) seront rapportés.

Le 28 décem bre, deux com ités : le Comité d ’adm i
nistration  e t le Comité de sûreté p riren t en m ain  le 
gouvernem ent à la place des Conseils qui fu ren t ren 
versés. L ’Assemblée nationale  ne fu t élue que le 12 fé
vrier 1793.
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D. P É R I O D E  R É V O L U T I O N N A I R E  E T  F R A N Ç A I S E .  1. R éu
nion  de Genève à la France. T andis que la T er
re u r sév issait à  Paris, le gouvernem en t de Genève, 
d u ra n t  to u te  l ’année 1793, réussit à  év ite r l ’effusion 
du  sang . P o u rta n t,  le p a r ti révo lu tionnaire , les in n o m 
brab les clubs, les perfides in trigues du  résid en t de 
F rance, l ’ex-abbé Soulavie, trav a illa ie n t avec ach a r
n em en t à  déclencher u n  m ouvem en t révo lu tionnaire  
im ité  de celui de Paris et à  in sta lle r la  guillo tine dans 
Genève. Mais leurs efforts échouèren t ju sq u ’au  mois 
de ju ille t 1794. Ce fu t au  m om ent où s ’écrou lait à 
Paris la  d ic ta tu re  de R obespierre que les rév o lu tio n 
naires genevois, conduits p a r B ousquet, la issan t subsis
te r  le pouvoir co n stitu tio n n e l pour adm in istre r les 
affaires pub liques, a rm èren t la  populace e t créèren t 
un  tr ib u n a l révo lu tionnaire . Le 25 ju ille t 1794, sept 
citoyens de Genève fu ren t fusillés au x  B astions. Les 
jo u rs  su iv an ts , d ’au tres  sentences de m o rt fu ren t p ro 
noncées. Une réac tio n  se p ro d u isit e t h u it mois après 
l ’o u v e rtu re  du  prem ier T ribunal, to u te  l ’œ uvre de ce 
dern ier é ta it abolie dans to u t  ce qui n ’é ta it pas irré 
parab le . Soulavie a v a it  été rappelé  et rem placé, d ’abord  
pa r u n  d ip lom ate  m odéré, A det, puis, le 22 décem bre 
1794, p a r Félix  D esportes, ancien m aire de M ontm artre. 
Les d ix  m ois que d u ra  sa prem ière m ission, le nouveau 
ré s id en t les em ploya à  pacifier Genève q u ’il av a it 
trouvée « déchirée p a r les factions », e t quand  son gou
vern em en t, tran sfo rm é  en D irecto ire exécutif, le ra p 
pe la  le 12 sep tem bre 1795, c ’est avec ra ison que Des
portes p u t  se v a n te r  de rem e ttre  à  son successeur R és
ilier une ville « jo u issan t de la p a ix  du  bonheur ».

D esportes, nom m é p o u r la  seconde fois résiden t et 
re n tré  à  Genève le 4 février 1796, s’efforça de consolider 
la pa ix  in té rieu re  ; lors de l ’ém eute  du  19 ju ille t 1796, 
il réussit à  fa ire  déposer leurs arm es au x  deux p a rtis . 
Il ne p u t cependan t em pêcher de n ouveaux  troubles. 
L ’année su iv an te , le coup d ’É ta t  du  18 fruc tid o r 
a ccen tu a  la  m enace qui, depuis p lusieurs années, pesa it 
su r Genève, d ’ê tre  annexée à la  F rance. Les deux di
recteu rs exilés, C arnot e t B arthé lém y , é ta ien t ceux qui 
av a ien t couvert Genève de leu r p ro tec tio n . A leur 
place, Merlin de D ouai e t F rançois de N eufchateau  dé
cidèren t de son so rt. Les p a trio tes  de la  ville c ru ren t 
tro u v e r de l ’ap p u i e t des raisons d ’espérer dans l ’in 
te rv e n tio n  du  général B o n ap arte , qui passa  quelques 
heures dans leu rs  m urs, les 21 e t 22 novem bre 1797. 
Ils fu ren t déçus dans leu r espoir. P ré te x ta n t la con tre
b ande  qui sévissait su r les fron tières de Genève, le Di
recto ire  renforça ses douaniers, les ap p u y a  de dé tach e
m en ts de so ldats e t de chaloupes canonnières su r le 
lac, soum it Genève, à  p a r tir  de décem bre 1797, à  un  
v é ritab le  blocus économ ique. E n  m êm e tem ps, il se 
p rép ara  à  une cam pagne contre  la  Suisse, don t il ac
cu sa it certains gouvernem ents, com m e B erne, de pac
tiser avec ses ennem is. U n corps d ’invasion  com m andé 
p a r le général M énard passa  p a r Genève le 18 jan v ie r 
1798 et les jo u rs su iv a n ts . Berne fu t  prise le 5 m ars. 
D esportes, ja lo u x  de m o n tre r à  son to u r  ses ta le n ts  de 
proconsul, m u ltip lia  les inciden ts, p a rv in t à  fa ire  nom 
m er une Commission ex trao rd ina ire  de 130 m em bres, 
su b s titu ée  au  gouvernem ent, e t b ru sq u a  le dénouem ent 
en fa isan t en tre r dans la  ville, le dim anche 15 avril 
1798, un  corps de 1500 hom m es ' com m andés p a r le 
général G irard d it V ieux. Sous la  pression des b a ïo n n e t
tes, la Com mission, d on t le résiden t de France av a it 
eu l ’a r t  de faire  consacrer l ’existence p a r u n  v o te  du 
Conseil général, ad o p ta , le 26 avril, le t r a ité  de réunion 
de Genève à la  « G rande R épublique ».

Le tra ité , qui ex em p ta it les Genevois des réqu isi
tions m ilita ires ju s q u ’à  la paix  générale et qui, d ’après

les prom esses de D esportes, dev ait relever rap id em en t 
le com m erce de Genève, ne fu t q u ’une source de dé
ceptions. Ce n ’est q u ’à  g ra n d ’peine que les Genevois, 
a idés p a r  Jo sep h  Chénier e t pa r Girod de l ’Ain, o b tin 
re n t que Genève dev în t le chef-lieu d ’un  nouveau  D é
p a rtem en t, celui du  L ém an (25 ao û t 1798). La déchéance 
com m erciale de la  ville, causée p a r la baisse des fonds 
français, p a r la  T erreur de 1794, p a r les tax es rév o lu 
tionnaires , non seulem ent ne fu t pas enrayée pa r la 
réunion, m ais p a rv in t à  l ’é ta t  aigu avec l ’é tab lisse
m en t du  Blocus co n tin en ta l. Une crise te rrib le  régna 
de 1807 à 1811. Des 5000 ouvriers horlogers e t b ijo u 
tie rs qui h a b ita ie n t Genève en 1804, il n ’en re s ta it 
q u ’un  cinquièm e en 1811. La conscrip tion  fu t établie  
après la  p a ix  d ’Amiens pa r une loi du 26 av ril 1803. 
Sous l ’em pire, l ’im p ô t du sang pesa  lou rdem en t sur 
Genève e t au g m en ta  la haine du régim e é tran g er. Les 
Genevois sub iren t la  dom ination  française avec im p a 
tience, c ritiq u an t im p ito y ab lem en t to u te s  les fau tes 
du  gouvernem ent et sou lignan t les in frac tions au  tra ité  
de réun ion . La vie de la cité se concen tra  dans l ’Église 
e t dans l ’École, don t les frais av a ien t été  mis à  la charge 
d ’une fondation  déposita ire  des biens de l ’ancienne 
R épublique, la  Société économique.

A vra i dire, les tro is p réfe ts qui a d m in is trè ren t le 
D épartem en t du  L ém an s ’efforcèrent d ’a tté n u e r  les 
rigueurs du  régim e et de s ’a d ap te r  au x  circonstances 
de Genève. Le prem ier, Ange-M ario d ’E ym ar, nom m é 
le 30 m ars 1800, f  à  Genève le 3 jan v ie r 1803, disciple 
de R ousseau, jo u it  d ’une certaine  p o p u larité  à  Genève. 
Le deuxièm e, C laude-Ignace B ruguière de B aran te , 
nom m é en jan v ie r  1803, fu t d estitué  en 1810 pour avoir 
été  tro p  b ienveillan t à l ’égard  de Genève e t de M mc de 
S taël que p e rsécu ta it Napoléon. Le tro isièm e, le baron  
G uillaum e-A ntoine-B enoît Capelle, originaire de l ’A vey- 
ron , nom m é le 30 novem bre 1810, fu t égalem ent des
titu é  le 4 jan v ie r 1814 pour avoir abandonné  son poste 
d e v an t l ’invasion  des alliés. Son séjour à  Genève, 
co ïncidan t avec les rigueurs de l ’em pire, de la conscrip
tio n  e t du blocus con tinen ta l, laissa un  m oins bon sou
ven ir à  ses ad m in istrés que celui de ses prédécesseurs. 
L a nouvelle de l ’entrée  des Alliés à  Bàie, le 23 décem 
bre  1813, confirm a au x  Genevois la défaite  de Napoléon. 
Le 30 décem bre, les derniers restes de la  garnison fra n 
çaise ab an d o n n è ren t Genève pour n ’y  plus ren tre r .

Voir C hapuisat : La m unicipalité  de Genève pendant la 
dom ination française.—  Frédéric B arbey  : Félix Desportes 
et la réunion de Genève à la France. —  Charles B orgeaud : 
La chute de la République de Genève, dans Les Cantons 
suisses et Genève. —  Le m êm e : H ist, de V Université :
I I .  L ’Académie de Calvin daiis l’université de Napoléon. 
—  B u rnet : Le prem ier Tribunal rev. genevois. —  M. 
P e te r  : Le syndic B u tin . [ F .  B . ]

E . L e  X I X e s i è c l e . 1. La Restauration. Le général 
au trich ien  B ubna  é ta n t en tré  dans Genève à la  tê te  de 
l 'av an t-g a rd e  des Alliés en m arche su r L yon, un  gou
vernem en t provisoire se fo rm a sous son au to rité . P a r 
une p ro c lam ation  d a tée  du  31 décem bre 1813, don t 
lec tu re  fu t donnée p u b liquem en t su r les places de la 
ville le lendem ain , il annonça q u ’il assu m ait le pouvoir 
dans la  R épublique restau rée . L a proc lam ation  p o r ta it  
les signa tures d ’Ami Lullin e t d ’Isaac P ic te t, anciens 
syndics, celles des anciens conseillers Jo sep h  Des A rts, 
Gourgas, De la  R ive, R illiet, T u rre ttin i, P rév o st et 
Boin ainsi que de no tab les citoyens : Necker de Saussure, 
Saladin de Budé, P ic te t-d e  R ochem ont, Sarasin, Viol- 
lier, C alandrini, Couronne, T rem bley-van  B erchem , 
O d ier-E ynard , S chm id tm eyer, De la  R ive-Boissier, Ver- 
n e t-P ic te t, F a lq u e t fils e t M icheli-Pcrdriau. Dès les p re 
m iers jo u rs de 1814, Des A rts, Saladin de Budé e t P ic te t- 
de R ochem ont s ’é ta ien t rendus à Bàie ; ils fu ren t favo
rab lem en t accueillis p a r les souverains alliés auprès des
quels ils v en aien t p laider la cause de leu r p a trie , puis, 
Saladin  e t Schm idtm eyer, envoyés à  Zurich, o b tin ren t 
le 1er m ai, des m inistres alliés accrédités auprès de la 
D iète, non seulem ent la  reconnaissance officielle de la 
R épublique restau rée  e t de son gouvernem ent, m ais 
l ’engagem ent form el de favoriser son entrée com m e can
to n  dans la C onfédération suisse. L a condition  très ju s 
tifiée que la  com m ission d ip lom atique de la  D iète m e t
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ta i t  à cette  adm ission é ta it que Genève dev în t contigue 
à la Suisse e t re p rît une fron tière  m ilita ire  convenable. 
D ans l ’a tte n te  d ’une décision conform e des puissances, 
le gouvernem ent fédéral consen tit à faire occuper la 
ville en son nom . Les troupes de Soleure et de F ribourg , 
chargées les prem ières de cette  m ission, y  fu ren t reçues 
aux  acclam ations des Genevois, le 1er ju in .

Le p rem ier tra ité  de Paris (30 m ai 1814) fu t une dé
ception pour la cité . Son indépendance y  é ta it constatée, 
m ais une sim ple paren thèse  in d iq u a it q u ’elle fe ra it p a r 
tie  de la  Suisse, sans dire à quel t itre . Le Pays de Gex, 
cédé p a r T alleyrand  aux  instances des Alliés pour la 
fo rm ation  d ’un  can ton , fu t repris au  dernier m om ent 
pour obéir au x  scrupules religieux de Louis X V III  qui 
ne p en sa it pas pouvoir céder aucun de ses su je ts catho 
liques à  un  É ta t  p ro te s ta n t.

Au congrès de Vienne, où Genève fu t représentée par 
P ic te t-d e  R ochem ont et François D ’Ivernois, avec Jean - 
Gabriel E y n ard  comm e secrétaire  ; T alleyrand refusa  de
rechef obstiném ent la langue de te rrito ire  nécessaire pour 
é tab lir la  contiguïté  avec le can ton  de V aud. P a r contre, 
en échange des fiefs im périaux  du voisinage de Gênes, 
le roi de Sardaigne m it à  la d iposition des Puissances 
alliées un  certa in  nom bre de com m unes de la Savoie 
pour être  réunies au  te rrito ire  de Genève (29 m ars 1815, 
a r t.  1er du protocole). Le second tra ité  de Paris, négocié 
au  lendem ain  de W aterloo et de la  seconde abdication  
de Napoléon, donna à la C onfédération suisse pour être 
réunies au  can ton  de Genève les six com m unes gessien- 
nes de Versoix, Collex-Bossy, P regny, G rand-Saconnex, 
V ernier e t M eyrin. P ic te t-d e  R ochem ont o b tin t en outre 
du duc de R ichelieu que la  ligne des douanes françaises 
fû t reportée  au  delà du Ju ra , la issan t en zone franche 
to u t  le pays de Gex. Un déplacem ent analogue des doua
nes sardes fu t p révu  en m êm e tem p s, com plé tan t ainsi 
le réseau de libre circulation  com m erciale d it zone des 
traités don t on ju g ea it devoir en tou rer la  cité que des 
considérations confessionnelles laissaient sans province. 
Le tra ité  de T urin  du 16 m ars 1816, donna suite  à  cette  
décision, pa rach ev a  la configuration  actuelle du te rr i
to ire  genevois e t consacra les stipu lations des tra ité s  de 
Vienne et de Paris qui é tendaien t aux  provinces du 
Faucigny  et du Chablais le b ienfait de la  n eu tra lité  hel
vé tiq u e .

Le 19 m ai 1815 a v a it  été signé à Zurich l ’acte  de 
réunion de la  R épublique de Genève à la Suisse comme 
22° can ton . La période qui su iv it la  R estau ra tio n  fu t 
pour Genève une période de développem ent économ i
que e t in te llectuel. Ami Lull in é ta n t décédé en 1816, 
l ’âm e du nouveau  gouvernem ent fu t Joseph  Des A rts, 
puis Jean -P ierre  Schm idtm eyer to u s deux peu enclins 
aux  idées nouvelles q u ’a v a it fa it trio m p h er la  R évo
lu tion  française. La souveraineté passa  du  Conseil gé
néral des citoyens a u  Conseil rep résen ta tif  au  sein du 
quel les conditions de cens mises à  l ’ob ten tion  du dro it 
électoral ne perm iren t q u ’une opposition m odérée et 
peu  nom breuse. A la tê te  de cette  opposition é ta ien t 
des hom m es de va leur comm e Sism ondi, É tienne  D u
m o n t, F azy-P asteu r, Bellot.

Mais les idées, peu à peu, évoluaient E n 1825, Jean- 
Jacques R igaud fu t nom m é prem ier syndic e t inaugura  
une nouvelle période. Si le gouvernem ent de Des A rts 
fu t le gouvernem ent a ris tocratique, le gouvernem ent 
de R igaud fu t  celui de l ’évolution libérale. Le vote 
d irect pour l ’élection du Conseil représen ta tif, l ’abais
sem ent du cens électoral, l ’am ovibilité  des fonctions de 
conseiller d ’É ta t ,  les lois o rgan isan t la séparation  du 
pouvoir jud ic iaire  e t du pouvoir exécu tif p e rm etta ien t 
d ’espérer une évolution  graduelle vers les idées dém ocra
tiq u es; cette  politique nouvelle indisposa cependant les 
conservateurs in transigean ts sans rallier l ’opposition. 
Les lu tte s  confessionnelles, les m esures prises contre les 
Polonais qui, de Genève, av a ien t ten té  de pénétrer en 
Savoie, au g m en tèren t les difficultés du gouvernem ent. 
Il s’é ta it form é dans la  popu lation  un  couran t d ’idées 
qui réclam ait une refon te  com plète de la  C onstitution 
de 1814 p a r la  nom ination  d ’une C onstituan te. Le gou
vernem en t a te rm o y a it ; alors, à la  voix de l ’opposition, 
u n  m ouvem ent révo lu tionnaire  se p rodu isit le 22 no
vem bre 1841. Le gouvernem ent de R igaud se re tira ,

et une C onstituan te  se réu n it qui réalisait certains progrès 
sur la  co n stitu tio n  de 1814. Elle consacra le suffrage 
universel e t le droit de pétition  ; elle p ro m etta it le 
ju ry , accordait le d ro it d ’in itia tiv e  au Grand Conseil 
qui rem plaça it le Conseil rep résen ta tif. Elle créait pour 
la  ville de Genève une ad m in istra tion  m unicipale a u to 
nom e.

Mais on n ’av a it pas supprim é les « cham bres » et 
comm issions auxiliaires, q u ’av a it m ultipliées le ré
gime de 1814, e t qui répartissa ien t la responsabilité  
du gouvernem ent sur un  très g rand  nom bre de tê tes .

Les rad icaux  en dem andaien t la  suppression. La 
m ajo rité  du G rand Conseil s ’obstinait à les m ain ten ir. 
Des troubles graves s’ensuiv irent déjà en février 1843. 
D ’a u tre  p a r t,  le rappel des jésuites à  Lucerne e t la 
fo rm ation  du Sonderbund préoccupaient v ivem ent l ’opi
nion publique. Le 31 ao û t 1846, Zurich proposa à la 
D iète la dissolution du Sonderbund déclaré incom pati
ble avec les dispositions du P ac te  fédéral. Deux voix 
cantonales seulem ent m an q u a ien t pour que la  propo
sition fû t votée . Le Grand Conseil de Genève refusa 
d ’au to riser ses rep résen tan ts  à  la Diète à  se ra llier à  la 
proposition  de Zurich. Alors, à  l ’appel de Jam es Fazy, 
le faubourg  de Saint-G ervais s’assem ble pour p ro 
tes te r. Le gouvernem ent ten te  de faire a rrê te r  le 
chef populaire e t lève des troupes, m ais la révo
lu tion  éclate et le 7 octobre oblige le gouvernem ent 
à  dém issionner. Jam es Fazy  est le m aître  dans 
Genève.
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2. De 1847 à nos jours. Sur le ra p p o rt de Fazy , la 
C onstituan te  av a it élaboré la  constitu tion  de 1847. 
Ses principes généraux son t : la garan tie  des droits 
individuels et no tam m en t de la liberté  des cultes, le 
re to u r à  la  dém ocratie  p a r le ré tab lissem ent du Conseil 
général e t l ’élection d irecte du Conseil d ’É ta t  p a r le 
peuple. E n ou tre  la division du can ton  en tro is collèges 
assu ra it une rep résen tation  équitable des groupem ents 
politiques, le nom bre des m em bres des Conseils é ta it 
réd u it e t la durée de leurs fonctions lim itée à  deux 
ans. Le nouveau gouvernem ent av a it de plus donné 
sa voix à  la proposition  de Zurich concernant la disso
lu tio n  du  Sonderbund que l ’arm ée fédérale, aux  ordres 
du  général D ufour, opéra rap idem ent.

A l ’in té rieu r, l ’œ uvre é ta it considérable ; il s’agissait 
d ’une reconstruction  de l ’édifice gouvernem ental à 
opérer su iv an t les m éthodes e t les idées m odernes. 
L a dém olition des fortifications, dès longtem ps in u tili
sables, décidée la m êm e année fu t le signal d ’un déve
loppem ent économ ique considérable. En 1849, on dé
créta  l ’in sta lla tion  de l ’H ôpital cantonal, puis de l ’Asile 
des V ieillards ; v in ren t ensuite la Caisse hypothécaire 
et la  B anque de Genève.

Mais l ’activ ité  développée pa r le Conseil d ’É ta t  
n ’av a it pas été sans lui créer de sérieuses difficultés. 
Aux élections de 1853, le gouvernem ent succom ba 
devan t les efforts combinés des conservateurs e t des 
rad icaux  dissidents. Le « gouvernem ent ré p ara teu r » 
n ’eu t q u ’une existence éphém ère e t en 1855, Jam es 
Fazy rep ren a it le pouvoir. L ’opposition néanm oins
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g ag n ait du  te rra in  e t si, au x  élections de 1861, la liste 
rad icale  passa , F azy  d u t céder son siège à  Camperio. 
Q uelques m ois après, le peup le  décidait q u ’il y  ava it 
lieu de procéder à  la  revision  de la  C onstitu tion . Le 
p a r ti  de l ’opposition  ou p a r ti  in d ép en d an t, form é des 
co nse rva teu rs e t d ’un  certa in  nom bre  de rad icau x  dissi
den ts , av a it la  m ajo rité , m ais le p ro je t qui so rtit  de 
ses délibéra tions échoua d ev an t le peuple. L ’étoile de 
F azy  re p a ra is sa it à  l ’horizon po litique ; les espérances 
des rad icau x  se ran im èren t en 1864. Challet-V enel

vieille-catholique. Les questions religieuses av a ien t 
réveillé dans la  po p u latio n  des an tagonism es profonds. 
Un certa in  nom bre de citoyens p a rtisan s  de la pacifi
cation  religieuse se sép arèren t du p a r ti rad ical e t fo r
m èren t le g roupem ent de la  Jeune République, qui s ’u n it 
au  p a r ti  dém ocratique, nom  nouveau  de l ’ancien  p a r ti 
in d ép en d an t. Les élections de 1878 m arq u è ren t un  
succès p o u r l ’opposition qui réu ssit à  faire  échouer un  
p ro je t de revision de la  C onstitu tion  dû  à Charles Page. 
Une proposition  de suppression du  b u d g e t des cultes, 
ém anée de la Jeu n e  R épublique, ad op tée  p a r le G rand 
Conseil, fu t  repoussée p a r le peuple en 1880. C ette  ques
tion  a v a it divisé le p a r ti dém ocratique  e t l ’a v a it  af
faibli, aussi les élections de 1880 ram enèren t-elles au  
pouvoir un  gouvernem en t rad ical.

Dès 1879, les d ro its populaires av a ien t été  élargis 
p a r l ’in tro d u c tio n  du  referendum  facu lta tif , puis en 
1891, pa r le d ro it d ’in itia tiv e  a ttr ib u é  au x  électeurs. 
Une loi du  6 ju ille t 1892 in tro d u is it le p rincipe  de la 
rep ré sen ta tio n  p roportionnelle  p o u r l ’élection des dé
p u tés au  G rand Conseil qui m odifia com plè tem en t la 
vie po litique genevoise e t p e rm it à de no u v eau x  grou
pem ents, le p a r ti  socialiste e t le p a r ti  catho lique  ou 
indép en d an t, de m an ifester leu r a c tiv ité .

Le p a r ti dém ocratique exerça de nou v eau  le pouvoir 
de 1889 à  1897. Un Conseil d ’É ta t  rad ical com prenan t 
pour la  p rem ière fois u n  conseiller socialiste : F ritz  
T hiébaud , le rem plaça . Ce gouvernem en t conserva le 
pouvoir ju sq u ’en 1918, époque où une coalition  se form a 
en tre  le p a r ti dém ocratique, le p a r ti  in d ép en d an t ou 
catho lique e t une dissidence jeune-rad icale. Des diffi
cultés économ iques on t am ené en 1924 la  chu te  du 
gouvernem ent de coalition  de d ro ite  e t un  Conseil 
d ’É ta t  de coalition  de gauche a pris le pouvoir. —  Voir 
H enri F azy  : James F azy . —  Genève de 1846 à 1870, 
Nlém. de M arc Héridier. —  H enri Fazy  : Coup d ’oeil 
historique, dans Genève Suisse (Le Livre du Cente
naire). fljjl [ C .B .  e t  H . F .]

F . R ô l e ‘ i n t e r n a t i o n a l  d e  G e n è v e .  L a seconde 
m oitié du X I X e s. est m arquée p a r  une évolution  no 
tab le  du  rôle po litique de Genève co ïncidan t avec une 
extension  considérable de sa p a r t  dans le dévelop
p em en t des in s titu tio n s  in te rn a tio n ale s . La Convention 
de Genève pour l ’amélioration du sort des m ilitaires 
blessés dans les armées en campagne, signée le 22 ao û t 
1864, co n stitu e  l ’acte  de créa tion  de la  Croix-Rouge 
in te rn a tio n a le  d o n t l ’organe d irec teu r est à  Genève 
depuis sa fondation . E n  1872, un tr ib u n a l d ’arb itrag e  
réun i à Genève, sous la  présidence du p résid en t de la 
Confédération suisse, m et fin à u n  différend en tre  
l ’A ngleterre et [les É ta ts-U n is  à  propos du navire- 
corsaire sud iste  qui, équipé en A ngleterre, cau sa it de 
grosses pertes à  la  m arine  m arch an d e  am éricaine : A f
faire  de 1’Alabam a. C’est là  le déb u t des procédures 
d ’a rb itrag e  qui i d ev aien t p ren d re  une si g rande  place 
dans le dro it in te rn a tio n a l m oderne. —  Voir l ’a rt. 
A la b a m a  et T h .  B ret : L ’arbitrage de VAlabam a, 1924.

A la suite  du  T raité  de V ersailles, 1919, Genève est de
venue le siège de la Société des N ations e t du  B ureau 
in te rn a tio n a l du T ravail. Un plébiscite  a ra tifié  le 16 m ai 
1920 la  décision des C ham bres p o r ta n t  accession à  la 
Société des N ations de la Suisse, don t la n e u tra lité  p e r
pétuelle  av a it été  reconnue p a r les p lén ipo ten tia ires 
européens au  T raité  de Versailles. Depuis cette  époque 
plus de tren te  in s titu tio n s  in te rn a tio n a le s  on t fixé leur 
siège à Genève. —  Voir Charles Borgeaud : La Suisse et 
la Société des N ations. —  Le m êm e : La neutralité suisse 
au centre de la S . d. N .  —  W . R ap p ard  : L ’entrée de la 
Suisse dans la S . d. N .  —  Le m êm e : La politique de la 
Suisse dans la S . d. N .

A côté d ’organisations officielles, on doit rappeler 
certaines créations particu lières. Le Comité in te rn a tio n a l 
de la  Croix-Bleue, fondé le 21 sep tem bre 1877 per 
L .-L . R ochat pour lu tte r  contre les ravages de l ’alcoo
lisme a  son centre  à  Genève. Le siège du  com ité universal 
des Unions chrétiennes fondé en 1878 s ’y  tro u v e  éga
lem en t. Il est l ’organe d irec teur de l ’Alliance un iv er
selle des Unions chrétiennes de jeunes gens.*L ’In s t i tu t  
J .- J .  R ousseau créé en 1912, est déjà  célèbre. [H . F .]

G. L e s  C o n s t i t u t i o n s  d e  l a  R é p u b l i q u e . Les

G-enève. L a  T o u r-M a ître s se . D ’a p rè s  u n e  p h o to g ra p h ie  
p r is e  a u  m o m e n t d e  sa  d ém o lit io n  en  1861.

a y a n t été appelé au  Conseil fédéral, F azy  se p résen ta  
pour le rem placer con tre  A rth u r Chenevière. Ce dernier 
fu t élu. La proc lam ation  de l ’élection donna lieu, le 
22 ao û t 1864, à  des troub les sang lan ts, à  la  su ite  des
quels Genève fu t occupée p a r les tro u p es fédérales. 
Il se p rodu isit alors une vive réac tion  contre le p a rti 
rad ical e t l ’année su ivan te  le p a r ti  in d ép en d an t fit 
passer tous ses can d id ats. *

E n  1870, le p a r ti rad ical reconqu it le pouvoir et les 
questions politiques fu ren t reléguées à  l ’arriè re-p lan  pa r 
des ag ita tions d ’ordre confessionnel. Les essais d ’é ta 
b lissem ent d ’un  évêché à Genève, la fo ndation  à  Sierne 
d ’un couven t de Carm élites, les d issen tim ents que p ro 
voq u a ien t les m anifesta tions extérieures du  culte  r a 
n im èren t les antagonism es. Les ra p p o rts  en tre  l ’É ta t  
e t l ’Église catho lique fu ren t rom pus et les lois de 1873, 
qui devaien t réorgan iser l ’Église p a r l ’élection des 
curés p a r le peuple, a rriv è ren t en fa it au  rem placem ent 
de l ’Église catho lique^ rom aine pa r la  com m unauté
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Franchises de Genève, accordées à  la  cité pa r F évêque 
A dhém ar F ab ri, sem blen t ê tre  la  consécration d ’un  droit 
co n tam i er dès longtem ps p réex istan t. Elles renferm ent 
des dispositions de n a tu re  très diverse, se ra p p o rta n t 
non seu lem ent au  d ro it public, m ais au  droit civil e t 
à  la  procédure civile e t crim inelle. Les F ranchises con
tie n n e n t des règles très s tric tes sur la p ro tec tion  des 
d ro its individuels, les libertés des citoyens e t leur 
p roprié té . Elles consacren t n o tam m en t le d ro it pour 
les citoyens d ’élire chaque année q u a tre  syndics et 
l ’obligation  de payer les im pô ts régulièrem ent établis. 
Les F ranchises su b iren t p lusieurs m odifications en 1444, 
1457 et 1486 ; elles fu ren t ju sq u ’à  la  Réform e la  base 
du dro it public  genevois. Elles dé term inen t en effet l ’o r
gan isation  de la  com m une et l ’établissem ent des diverses 
m ag istra tu res  genevoises. Le Conseil des C inquante 
devenu le Conseil des Soixante, fu t créé en 1457. Le 
Conseil des D eux-C ents est de 1526. Le lieu ten an t de 
Ju s tice , assisté  de q u a tre  au d iteu rs , rem plaça  en 1529 
le tr ib u n a l du vidom nc ; la  charge de procureu r général 
est de 1534. Dès 1539 des a tte in te s  au x  dro its poli
tiques des citoyens v in ren t dim inuer leurs p rérogatives 
e t celles du  Conseil général, m ais les p rem iers É d its 
im p o rta n ts  qui m arq u en t d ’une m anière n e tte  une 
o rien ta tio n  an ti-d ém o cratiq u e  son t de 1543.

Ces É d its  enlevèren t au  Conseil général des citoyens 
le d ro it d ’in itia tiv e  législative pour le rem e ttre  au  P e tit 
Conseil e t m odifièrent p rofondém ent le m ode d ’élection 
des Syndics et des Conseils réd u its de la  sorte  à  l ’exer
cice d ’un sim ple d ro it d ’ap p ro b atio n .

Ces É d its qui fu ren t, avec les O rdonnances ecclésias
tiques, à la base du régim e calv in iste  sub iren t en 1568 
et 1570 des m odifications dans un  sens n e ttem en t 
a ris to c ra tiq u e . D ’au tres m oins im p o rtan tes  su iv iren t en 
1603 e t 1635. Le régim e a ris to c ra tiq u e  ainsi é tab li de 
fa it  depuis la  fin du X V Ie s. dev in t trad itio n n e l grâce 
au  fa it  que les É d its  re s ta ien t secret (ceux de 1568 ne 
fu ren t publiés q u ’en 1707). L ’É d it de 1738, prom ulgué 
pour m ettre  fin au x  lu tte s  civiles, p rend  le contre- 
pied des dispositions précédentes. Il consacre en effet 
la  souveraineté  populaire du  Conseil général à  qui il 
reco n n a ît le pouvoir législatif, celui d ’élire les p rinci
p au x  m ag istra ts , de conclure les tra ité s  e t d ’é tab lir  les 
im pôts.

L a condam nation  de 1 ’Ém ile  e t de R ousseau am ena 
des troub les v io lents. L ’in te rv en tio n  étrangère  y 
p o u rv u  ; tou tefo is le prononcé des m édiateurs de France, 
de Z urich et de Berne, qui cherchait à  m ettre  fin aux 
discordes civiles dans un  sens a ris to c ra tiq u e , fu t re 
poussé en 1766 pa r le  Conseil général. L ’É d it de 1768 
a p p o rta  certaines sa tisfactions au x  revendications des 
R ep résen tan ts  et des N atifs que restre ig n it quelque 
peu l ’È d it de 1770, œ uvre de réac tion  a ris tocratique.

L ’É d it de 1781 reste ra  un  des événem ents m ém ora
bles de l ’h isto ire  de Genève ; il ém ancipa it les N atifs 
e t les su je ts e t leu r conférait l ’égalité civile. Mais les 
N égatifs ne p u ren t se résoudre à l ’accep ter, ils en 

-appelèrent encore une fois à la p ro tec tio n  é trangère , 
e t Genève fu t  occupée en ju in  pa r les troupes réunies 
de F rance, de Sardaigne e t de Berne. A bolissant l ’É d it 
p récédent, l ’É d it de 1782, d it É d it de pacification , 
œ uvre de réac tion  aris to c ra tiq u e  très prononcée, res
tre ig n it dans une très fo rte  m esure les dro its populaires. 
Genève en tre  ensuite dans la période révolutionnaire. 
L ’É d it de 1789 revisa l ’É d it de pacification  dans un  
sens populaire ; il d im inuait les im pôts e t au to risa it 
la réouvertu re  des cercles. Il a d m e tta it à  la  bourgeoisie 
les N atifs de quatrièm e génération  e t a ccep ta it en 
principe l ’élection du P e tit  Conseil pa r le peuple.

L ’égalité politique en tre  Genevois fu t décrétée le 
12 décem bre 1792 e t la  C onstitu tion  du 5 février 1794 
accéléra encore l ’évolution  dém ocratique. La Consti
tu tio n  débute  pa r une D éclaration  des droits et devoirs 
de l ’hom m e social, inspirée de la  D éclaration  des droits 
de l ’hom m e de la C onstitu tion  française. Elle é tab lit la 
souveraineté  d irecte du  peuple réuni en Conseil géné
ra l. Il élit tous les m ag istra ts . L ’Assemblée souve
raine  délègue le pouvoir provisionnel à  q u a tre  syndics 

• élus chaque année, le pouvoir exécu tif et l ’ad m in istra 
tion ordinaire à un  corps qui p rend le t i t r e  de Conseil

a d m in is tra tif  ; les fonctions jud ic iaires à des cours 
de justice  ou trib u n a u x  ; u n  Corps lég isla tif est rev ê tu  
du dro it d ’in itia tiv e  sur tous les objets qui do iven t ê tre  
soum is à  la sanction  souveraine. La C onstitu tion  é tab lit, 
à l ’in s ta r  de l ’A ngleterre, le ju ry  d ’accusation  et le ju ry  
de ju g em en t. Elle réalise la  prem ière o rganisation  m é
thod ique  de la dém ocratie  à  Genève.

Le gouvernem ent de la R estau ra tio n  d evait rem ettre  
en question  les progrès de la R évolution. Oeuvre de réac
tion  aris tocratique, la  C onstitu tion  de 1814 cherchait 
à  ré tab lir  l ’é ta t  de choses an té rieu r à  l ’annexion  ; elle 
supprim a le suffrage universel. Les a ttr ib u tio n s  du Con
seil général é ta ien t remises à un  Conseil rep ré sen ta tif  de 
250 m em bres. Le pouvoir exécu tif é ta it confié à  un 
Conseil d ’É ta t  de 28 m em bres dirigé pa r q u a tre  syndics. 
Le pouvoir jud ic iaire  se confondait avec le pouvoir 
exécutif p a r  le fa it que des m em bres du Conseil d ’É ta t  
é ta ien t à la tê te  de certains tr ib u n a u x . Des lois de 1816 
e t 1819 in tro d u isiren t quelques am éliorations dans un 
systèm e électoral fo rt com pliqué.

L ’opposition libérale réussit en 1842 à  m ettre  sur pied 
une nouvelle C onstitu tion . Le Conseil R ep résen ta tif  y  
é ta it rem placé p a r le Grand Conseil, d on t les m em bres 
élus pour q ua tre  ans, se renouvelaien t de deux en deux 
ans e t ava ien t le droit d ’in itia tiv e . Le Conseil d ’É ta t  é ta it 
réd u it à  treize m em bres, avec, à  sa tê te , les q u a tre  m em 
bres du collège des Syndics ; le pouvoir judic iaire  é ta it 
séparé du pouvoir exécutif. Une adm in istra tio n  dis
tin c te  é ta it constituée pour la ville de Genève. La ques
tion  du  Sonderbund occasionna la révo lu tion  du 7 octo
bre 1846. La C onstitu tion  de 1847 est celle qui nous rég it 
encore a u jo u rd ’hui, modifiée, il est v ra i, p a r des lois 
constitu tionnelles subséquentes, p o rta n t no tam m en t 
création  de l ’TIospice général, in s titu a n t en tre  au tres 
le vo te  à  la  com m une, le referendum , la  représen ta tion  
proportionnelle , le d ro it d ’in itia tiv e  populaire, pour 
l ’élection au  G rand Conseil d ’abord, pour celle des Con
seils m unicipaux  ensuite.

Voir H enri Fazy : Les constitutions de la République de 
Genève. ■— A. F lam m er : Le droit civil de Genève. Ses 
principes et son histoire, dans B IG  X X . —  Le m êm e : 
Usages et jurisprudence coutumière du canton de Genève, 
dans B IG  X I I I .  —  Alfred M artin : Le code civil dans 
le canton de Genève, dans Le Livre du centenaire du Code 
civil. —  Le m êm e : Une commission des É dits civils 
en 1814. —  Le m êm e : Exposé de l ’ancienne législation  
genevoise sur le mariage. —  F  .-A. Naville : État-civil 
de Genève. [ H .  F . ]

V. D év e lo p p e m e n t de l a  c iv i l is a t io n . A. É G L I S E .
1. Église protestante. —  Le 21 m ai 1536, la R éform ation 
fu t adoptée  pa r le .peuple  genevois qui décréta  vouloir 
vivre désorm ais « en la  sa in te  loi évangélique e t parole 
de Dieu, en union e t obéissance de ju stice , abandonner 
messes, idoles e t au tres abusions papales ». Cette résolu
tion  coïncida avec celle d ’enseigner g ra tu item en t les 
pauvres e t de rendre l ’in struction  obligatoire. Calvin, 
dès son re to u r de S trasbourg  à Genève, 1541, en trep rit 
d 'o rgan iser la nouvelle église et de réform er les m œ urs. 
Le 20 novem bre 1541, les Ordonnances ecclésiastiques, 
rédigées sous son influence fu ren t adoptées pa r le Con
seil général. Elles fu ren t, pen d an t tro is siècles, la  charte  
de l ’Église de Genève, église qui fu t dès lors un  vrai 
« pouvoir sp irituel » à côté du pouvoir po litique. Le 
corps p asto ral se rec ru ta it lui-m ême, m ais l ’élection 
d ’un m inistre  ne devenait définitive q u ’après avoir été 
acceptée p a r la  paroisse q u ’il d evait desservir e t a p 
prouvée pa r le M agistrat. La p a rtie  caractéris tique  des 
O rdonnances est la  discipline ou inspection des d o c tri
nes e t des m œ urs, exercée p a r le Consistoire, sorte de 
trib u n a l m ixte, composé de p asteu rs , de conseillers et 
de citoyens (Anciens).

La Bible é ta it considérée comme le livre ren ferm an t 
la  constitu tion  m orale et religieuse de la cité ; elle 
é ta it la règle pour le pouvoir politique comme pour 
le pouvoir sp irituel. La suprém atie  du pouvoir po liti
que sur l ’Église é ta it n e ttem en t sauvegardée, mais 
l ’Église o b tin t de fa it le d ro it d ’excom m unication.

Calvin a tte ig n it, non sans lu tte , le b u t q a ’il s ’é ta it 
proposé. Un des épisodes les plus ém ouvants de cette  
lu tte  fu t le procès de Michel Servet qui s ’éleva contre
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le b ap têm e donné à  des enfan ts, e t con tre  la doctrine 
de la  T rin ité . Calvin fo rt de l ’a ssen tim en t des Églises de 
Bale, Schaffhouse, Zurich e t Berne o b tin t sa condam na
tio n  à m o rt.

E n  1559, Calvin o b tin t le concours du pouvoir p o liti
que pour la  fo n d a tio n  du collège e t de l ’académ ie. 
L ’école fu t  placée en tiè rem en t sous la  d irection  de la 
Com pagnie des P asteu rs  ; elle a tt ira  dès les débuts 
des é tu d ia n ts  de to u s les pays p ro tes ta n ts .

L ’Église de Genève d ev in t le cen tre  du p ro te s ta n 
tism e in te rn a tio n a l. De nom breuses im prim eries t r a 
vaillaient. à  rép an d re  au  loin la  Bible et les écrits de 
Calvin. Les éd itions de l ’Institu tion  chrétienne se m ulti-

Genève. Por te  du Bourg-de-Four.  D'après u ne  sép ia  de Hébert.

p lia ien t, ses leçons, ses serm ons é ta ien t publiés. On 
s ’ad ressa it à  Genève pour o b ten ir des p asteu rs . Calvin 
é ta it consulté  p a r les Conseils pour les affaires p o u v an t 
to u ch er à  l ’Église.

E n  1564, Théodore de Bèze succéda à  Calvin, et 
ses ouvrages se ré p an d iren t aussi dans to u te  l ’Europe. 
De son tem p s, su r to u t dans le dernier tie rs du X V Ie s., 
le M agistrat genevois s ’ém ancipe, e t il fa it dav an tag e  
sen tir  au x  m in istres sa  sup rém atie , m ais les m inistres 
conservent le d ro it d ’in te rv en ir  pour ju g er e t critiquer 
p u b liquem en t les actes du  gouvernem en t. A l ’époque 
de Bèze, ce ne so n t plus les questions dogm atiques et 
disciplinaires qui occupent les esprits e t a lim en ten t les 
discussions en tre  les deux pouvoirs, ce so n t p lu tô t les 
questions sociales et m orales. Les hom m es les plus dis
tingués de l ’Église genevoise, à  côté de Bèze, sont 
Sim on G oulart, p a steu r e t h is to r ie n ; L am b ert D aneau, 
a u te u r  du  prem ier t r a ité  de m orale réform ée ; Charles 
P e rro t ; A ntoine de C handieu ; A ntoine de la Faye.

X V I I e siècle. A ces hom m es distingués succédèrent 
au  com m encem ent du  X V IIe s., p lusieurs hom m es ém i
n en ts  : Je a n  D iodati, trad u c te u r  de la  Bible en ita lien , et 
Théodore T roncliin, les deux rep ré sen tan ts  de Genève 
au  Synode de D ord rech t ; puis François T u rre ttin i, le 
cham pion de l ’o rthodoxie  réform ée la plus stric te  ;

B enedict P ic te t, Louis T ronchin e t Philippe M estrezat. 
Au p o in t de vue  du dogm e, le X V IIe s. est une époque 
de s tag n atio n . L a doctrine  de l ’Institu tion  chrétienne 
e t les décisions dogm atiques ou « canons » de D o rd rech t 
on t force de loi ; on les expose et on les défend, d ’une 
p a r t,  con tre  les jésu ites, d ’a u tre  p a r t, con tre  les A rm i
niens, adversaires de la  P réd estin a tio n  e t con tre  les 
Sociniens, adversaires de la  d iv in ité  de Jésus-C hris t. 
Au sein m êm e do l ’Église de Genève, une con troverse  
s ’élève cep en d an t su r la  question  des engagem ents de
m andés au x  can d id a ts  au  sa in t m in istère, controverse 
suscitée p a r A lexandre Morus (professeur de théologie 
de 1642 à  1649), m ais les p a rtisan s  des canons de 
D ord rech t e t du dogm atism e im posèren t leu r volonté 
et en 1678, non sans réserves, la  Com pagnie se décida 
à ad h ére r au  Consensus Helveticus. J u s q u ’en 1709, les 
thèses fu ren t souscrites p a r to u s les can d id a ts  dans ces 
term es : Sic sentio, sic profiteor, sic docebo et contra- 
rium  non docebo.

Le X V I I I e s. et la Révolution. Mais ce trio m p h e  ne 
dev ait pas ê tre  de longue durée ; le p ropre  fils du re 
p ré sen ta n t au th en tiq u e  de la plus s tric te  o rthodoxie  
calv in iste , Jean-A lphonse  T u rre ttin i (1671-1737), a t t a 
cha son nom  à la  destru c tio n  du  doctrinarism e. E n 1725, 
on ne tie n t plus com pte  des canons de D o rd rech t et 
du consensus. T u rre ttin i p u b lia , en la tin , un  im p o rta n t 
Traité de la vérité de la religion chrétienne que Jacob  
V ernet tra d u is it  en français. V ernet é ta it un  am i pe r
sonnel de R ousseau e t de M ontesquieu, d o n t il fit im 
p rim er, à  Genève, l ’E sp rit des Lois (1748). Mais, en 
fu y a n t les excès du dogm atism e, les p asteu rs  genevois 
ne su ren t pas se garder du  ra tionalism e : ils fu ren t en
tra în és  à  négliger les doctrines v ita les de l ’É vangile. 
Ils in sis tè ren t tro p  exclusivem ent su r l ’œ uvre  de 
l ’hom m e e t pas suffisam m ent sur l ’œ uvre de Dieu dans 
le sa lu t, au  d é trim en t de la doctrine  du  péché e t de la 
grâce.

P en d an t la  réun ion  de Genève à la  France (1798- 
1814), l ’Église e t l ’école dem eurèren t debout e t indé
p endan tes, soutenues financièrem ent p a r  la Société É co
nom ique. L ’Église de Genève fu t  reconnue p a r le gou
v ernem en t français, sans en recevoir aucune subven
tion . Ce fu t  une Église-clergé, à  l ’ad m in istra tio n  de 
laquelle  les laïques n ’av a ien t aucune p a r t  directe.

A la R estau ra tio n , l ’Église redev in t une Église d ’É ta t ,  
m ais, comm e le nouveau  te rr ito ire  genevois é ta it  c a th o 
lique, la  su p rém atie  légale de l ’É ta t  su r l ’Église p ro tes
ta n te  d ev in t plus ou m oins nom inale ; le véritab le  pou
voir e t l ’influence, dans l ’Église réform ée, a p p a r te 
n a ien t à  la  Com pagnie des P asteu rs . L a réac tio n  contre 
le ra tionalism e et le la titu d in a rism e  du X V I I I e s. en
gendra  le « R éveil », m ouvem en t provoqué e t accen tué  
pa r des influences diverses : l ’influence m orave e t alle
m ande, apportée  en 1813 pa r M me de K rüdener, l ’in 
fluence écossaise, la plus pu issan te, ap portée  en 1816 
pa r R o b ert H aldane . Les adep tes du R éveil reçu ren t 
le sob riquet de « m ôm iers ». P o u r m odérer les allures 
e t l ’in transigeance  dogm atique de quelques jeunes ad ep 
tes du  R éveil e t pour essayer de ram en er la  pa ix , la  
Com pagnie défendit p a r  le règ lem ent du 3 m ai 1817, 
q u ’on t r a i tâ t  en chaire certaines m atières to u ch a n t aux  
principes du christianism e ; elle p o rta it  ainsi une grave 
a tte in te  à  la liberté  du p réd ica teu r e t de la  p réd ication . 
L ’a tt i tu d e  de la  Com pagnie poussa les o rthodoxes dans 
la voie de la  sépara tion . Deux églises se fo ndèren t : 
celle du B ourg-de-F our (1814), don t le p as teu r le plus 
connu fu t H enri-L ouis E m pey taz , e t l ’Église du T ém oi
gnage (1824), dirigée pa r César M alan. E n 1849, l ’Église 
du B ourg-de-Four d isp a ru t en d o n n an t naissance à 
l ’Église évangélique libre.

E n 1831, une Société évangélique et une École de 
théologie av a ien t été  établies pour rép an d re  l ’É v an 
gile et form er des pasteu rs  anim és de l ’esp rit du  Réveil. 
Parm i les professeurs de l ’École, il fa u t nom m er : J - 
H enri Merle d ’A ubigné, h isto rien  de la  R éform ation  ; 
Louis Gaussen e t E dm ond Scherer.

De la Révolution de 1847 aux  lois de 1873. E n 1842, 
la  nouvelle co n stitu tio n  po litique donna une certaine  
p a r t  au x  laïques dans l ’ad m in istra tio n  de l ’Église n a tio 
nale et dans l ’élection des pasteu rs , m ais le pas décisif
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dans le sens du laïcisme fu t accom pli pa r la C onstitu tion  
de 1847.

Cette C onstitu tion  tran sfo rm a  l ’ancienne Église en une 
Église-peuple, qui ne fu t plus dirigée pa r la Compagnie, 
m ais p a r le Consistoire, composé de 25 laïques et de 6 
ecclésiastiques. L ’élection des p asteu rs fu t confiée au 
peuple p ro te s ta n t de chaque paroisse. Le règlem ent orga
nique m it à  la  base de l ’Eglise une déclara tion  de princi
pes affirm ant l ’au to rité  divine des É critu res e t les droits 
du libre exam en. L ’au to rité  législative politique (Grand 
Conseil) issue du  suffrage universel (des catholiques 
comm e des p ro tes tan ts) v o ta it les tra item en ts  des p as
teu rs  e t décidait de leu r nom bre. Les o ra teu rs et p réd i
cateu rs les plus d istingués de ce tte  époque qui fu t 
b rillan te  fu ren t : les professeurs D avid M unier, H . 01- 
tram are , A uguste B ouvier, Jo h n  Cougnard, le philo
sophe É rn est Naville, les p asteu rs Louis Tournier, 
F ran k  Coulin, le m in istre  Félix  B ungener. C’est alors 
q u ’éclata  le m ouvem ent libéral, qui réclam ait une li
b e rté  doctrinale  absolue dans l ’Église et préconisait 
l ’ad op tion  des vues de la  critique b iblique avancée 
comm e un  progrès d ’une im portance cap itale . J u s 
q u ’alors, aucun  catéchism e ou form ulaire n 'a v a it  pu 
ê tre  em ployé dans l ’Église sans l ’au to risa tio n  du Con
sistoire, e t celui-ci pou v a it refuser la  chaire aux  ecclé
siastiques é trangers don t les opinions lui paraissaien t 
dangereuses. Il refusa l ’au to risa tio n  de prêcher à des 
pasteu rs libéraux  français, tels que F ontanès et A lbert 
Ré ville.

En 1869, les conférences de Ferd inand  Buisson, su r la 
Bible, e t ses a tta q u es  contre l ’Ancien T estam en t, sou
levèren t une vio lente tem p ê te . Il se form a u n  p a rti 
libéral en religion, qui s’u n it au  p a r ti  rad ical en poli
tiq u e  pour « libéraliser » l ’Église catholique.

La séparation de l ’Église et de l ’État. Proposée en 
1880 p a r H enri Fazy, la suppression du budget des 
cu ltes fu t votée p a r le G rand Conseil, m ais repoussée 
à  une énorm e m ajo rité  p a r le peuple.

Les v in g t années qui su iv iren t fu ren t un  tem ps 
d ’apaisem en t progressif. La ville de Genève fu t divisée 
en q u a tre  paroisses, tan d is  q u ’elle n ’en form ait q u ’une 
a u p a ra v a n t. Des Conseils de paroisse fu ren t institués 
en ville et à  la  cam pagne. Ce fu t le 30 ju in  1907 que la 
loi de sépara tion  fu t votée à une m ajo rité  de 800 voix. 
Elle est en trée en v igueur le 1er jan v ie r 1909.

Il fa u t n o ter q u ’en 1898, une Association chrétienne 
évangélique, dirigée p a r le p as teu r F ran k  Thom as, 
s ’é ta it fondée, qui s ’é ta it donné pour b u t de p réparer 
la sép ara tio n  en g ro u p an t les p ro tes ta n ts  évangéliques. 
G aston From m el, disciple en thousiaste  de V inet, ava it 
aussi plaidé la  cause de la séparation .

La reconstitution de l ’Église nationale. Une co n stitu 
tio n  nouvelle a  été  établie  pour l ’Église na tionale  pro
te s ta n te  p a r une C onstituan te  nom m ée p a r les électeurs 
p ro tes ta n ts  du can ton . Son œ uvre a  été acceptée le 
27 sep tem bre 1908. L ’Église na tionale  p ro tes tan te  de 
Genève reco n n a ît pour son seul chef Jésus-C hrist et 
place à  la  base de son enseignem ent la  Bible lib rem ent 
é tud iée  à la  lum ière de la conscience chrétienne e t de 
la  science. L a Facu lté  de théologie p ro tes tan te  de 
l ’un iversité  n ’a  pas été supprim ée p a r la  loi de sépara
tion , m ais l ’accès du m inistère  pasto ral, dans l ’Église 
reconstituée , a  été ouvert à  des gradués d ’au tres Facu l
tés . Les pasteu rs  so n t payés p a r une caisse centrale, 
a lim entée  p a r les revenus des biens e t pa r les co n tri
bu tions annuelles des m em bres de l ’Église. Sont m em 
bres de l ’Église na tionale  p ro te s ta n te  de Genève « tous 
ceux qui se considèrent comm e en fa isan t p a rtie  ». Sont 
électeurs, tous ceux qui « déclaren t vouloir être  ins
crits » sur les tab leau x . Désorm ais, la  qualité  d ’élec
te u r  en m atière  politique est d istinc te  de la  qualité 
d ’électeur en m atière  ecclésiastique. Genève est encore 
la forteresse avancée du p ro tes tan tism e  dans les pays 
la tin s  e t le siège de deux im p o rtan te s  organisations re li
gieuses in te rnationales : L ’Alliance universelle des Unions 
chrétiennes de jeunes gens et la Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Bleue.

Voir B orgeaud : Histoire de V Université I — L 'A ca 
démie de Calvin. — D oum ergue : Jean Calvin : les 
hommes et les choses de son temps. — Gaberel : Hist.
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de l ’Église de Genève. — W . W alker : Jean Calvin. —
E. Choisy : La théocratie à Genève au temps de Calvin. — 
K am pschulte  : Johann Calvin. —  H eyer : L ’Église de 
Genève. —  E dm ond B inet : La séparation de l ’Église  
et de l ’État. Son application à Genève. —  Necser : La 
séparation à Genève. [E u g èn e  C h o i s y . ]

2. Église catholique. —  Rétablissem ent" du culte  ca
tholique dans Genève. La Réforme av ait proscrit le 
culte  catholique. E n 1679, le résiden t de France de
m anda  l ’au to risa tio n  d ’installer une chapelle dans son 
hô te l. Le Conseil n ’osa refuser e t la messe se célébra 
dev an t des audito ires re stre in ts . E n 1784, la résidence 
de Sardaigne eu t aussi sa chapelle, m ais le catholicism e 
n ’é ta it que to léré. Il acqu it d ro it de cité au  m om ent de 
l ’annexion de Genève à la  F rance. Un m issionnaire, 
l ’abbé V uafin, ouvrit une chapelle en 1799, dans un 
local privé à la rue  de la  Croix d ’Or, puis en 1803, l ’abbé 
Lacoste fu t nom m é curé de Genève. Jugé tro p  libéral, 
il fu t rem placé en 1806 par l ’abbé V uarin qui conserva 
ses fonctions ju sq u ’en 1843.

Le curé de Genève dépendait de l ’évêché de Cham- 
béry . Lors de la  re stau ra tio n  de la  R épublique, l ’é ta t 
de choses subsista , mais- Genève o b tin t du Saint-Siège 
en 1819, m algré la très v iolente opposition de V uarin, 
le ra ttac h e m e n t des paroisses catholiques du canton 
à l ’évêché de Lausanne, qui p rit le nom  d ’évêché de 
Lausanne-G enève.

Le s ta tu t  des églises catholiques genevoises, ressortis
san t au x  com m unes réunies, é ta it réglé d ’une façon 
très s tric te  pa r les dispositions des tra ité s  de Vienne 
et de Turin.

Les tra ité s  é tab lissa ien t une différence de tra item en t 
ju rid iq u e  très sensible en tre  les catholiques du nouveau 
te rrito ire , d ’une p a rt, ceux de l ’ancien territo ire  et les 
p ro tes tan ts  d ’au tre  p a rt, au  po in t de vue de l'exercice 
des droits religieux et du droit au m ariage, d ’où des 
conflits sans cesse renaissan ts, nom inations ecclé
siastiques, fêtes religieuses, loi sur le m ariage, etc. 
en tre le gouvernem ent de Genève et le curé Vuarin ; con
flits que la bonne volonté de l ’évêque, Mgr Yenni, n ’a r 
riva  pas tou jou rs à ap lan ir. L ’abbé V uarin m o u ru t en 
1843, après avoir ob tenu  pour les catholiques la cession 
de l ’église de Saint-G erm ain, l ’in sta lla tio n  à Genève 
des sœ urs de Saint-V incent de Paul, et la  fondation 
d ’un hôpita l catholique. Il fu t rem placé, pa r décision 
de l ’évêque, pa r l ’abbé Marilley. Le Conseil d ’É ta t 
a y an t refusé son ap p robation  à  cette  nom ination , et 
l ’abbé Marilley é ta n t m algré cela entré  en fonctions, le 
gouvernem ent le fit expulser manu m ilitari. Le 7 novem 
bre 1846, le gouvernem ent de Jam es Fazy, désireux 
de se concilier l ’appu i des catholiques, donnait son a p 
p robation  à la nom ination  de l ’abbé D unoyer. La poli
tique  radicale ten d a it à  la suppression des différences 
de tra item en t ju rid ique  ex istan t en tre  les citoyens du 
nouveau e t ceux de l ’ancien te rrito ire . La situation  
é ta it assez curieuse au  po in t de vue de la ré trib u tio n  
des ecclésiastiques des différents cultes. Tandis que les 
p rê tres catholiques é ta ien t ré tribués sur les fonds du 
budget de l ’É ta t ,  c’est-à-dire aux  frais de tous les 
citoyens, sans d istinction  religieuse, les pasteurs rece
v a ien t leur salaire de la Société économ ique, c’est-à-dire 
des seuls citoyens p ro tes tan ts . La loi constitu tionnelle  
de 1868 é tab lit l ’égalité absolue entre tous les citoyens 
p a r la  renonciation  consentie des ayan ts-d ro it aux  p ri
vilèges dé riv an t des tra ités .

La question s ’ag ita it de la création  d ’un  évêché au 
tonom e à Genève. L ’abbé Mermillod a y an t été nom m é 
en 1864 curé de Genève, puis évêque d ’H ébron, aux i
liaire de Genève, e t s’é ta n t m ain tenu  dans cette  fonc
tion, m algré l ’in v ita tion  à  y  renoncer qui lui fu t n o ti
fiée p a r le Conseil d ’É ta t ,  celui-ci décida le 15 février 
1873 l ’expulsion de G. Mermillod aussi longtem ps 
q u ’il n ’au ra it pas renoncé à  ses fonctions. Les lois de 
1873 a y an t entre au tres in stitué  l ’élection des curés 
par le peuple et les catholiques a y an t refusé de s’y  sou
m ettre , ils fu ren t rem placés comme Église d ’É ta t  pa r 
les v ieux-catholiques, qui, à la voix du père H yacinthe, 
s’é ta ien t constitués en com m unauté . Les églises leur 
fu ren t remises. Les catholiques de Genève form èrent 
des paroisses séparées, sans existence officielle reconnue

Mai 1925



370 GENÈVE (k c o i .e s ) GENÈVE

U n prem ier essai fu t  te n té  en 1880 pa r une p roposition  
de suppression  du b u d g e t des cultes, de les m ettre  
tou tes sur le m êm e pied.

A doptée p a r le G rand Conseil, la  sép ara tio n  des 
Églises e tjd e  l ’É ta t  fu t  repoussée pa r le peuple. L ’idée 
fit néanm oins son chem in. Le 15 ju in  1907, elle fu t 
consacrée p a r u n  p léb iscite .

Voir A lb. R illiet : Le rétablissement du catholicisme à 
Genève. —  Com te : Le cardinal M ermillod. —  F leu ry  et 
M artin  : H ist, de M . V uarin. —  Je a n te t : Vie du cardi
nal M ermillod. —  W . M artin  : Situation  du catholi
cisme à Genève, 1815-1907. —  A. R oget : La question 
catholique à Genève. —  0 . K arm in  : Le Transfert de 
Chambéry à Fribourg de l ’Évêché de Genève, dans 
B IG ,  X L I V .—  Le m êm e : Documents sur l’hist. reli
gieuse de Genève à l ’époque de la Restauration. —  Goyau : 
Une ville-église.

3. Le culte vieux-catholique.—  Les lois constitu tionnelles 
de 1873 ava ien t rem is au  peuple l ’élection des curés. 
D ev an t l ’absten tion  décidée des catholiques, il se form a 
à  Genève un noyau  v ieux-catho lique qui appela  à sa 
tê te  H yacin the  Loyson. Un clergé s ’organisa dans p lu 
sieurs paroisses e t H y acin the  Loyson fu t le prem ier 
curé de Genève. Le 14 ju in  1874, les chefs du  m ouve
m en t libéral à  Genève a d o p tè ren t la  co n stitu tio n  de 
l ’Église catholique chrétienne, e t le 11 octobre 1876, 
É d ouard  Herzog, évêque v ieux-catho lique de Suisse, 
v it ses pouvoirs reconnus p a r le gouvernem ent genevois.

C ependant l ’o rgan isation  v ieille-catholique n ’av a it pas 
de racines dans le pays ; peu  à  peu, les différentes paroisses 
d isp a ru ren t e t a u jo u rd ’hu i les seules églises de Saint- 
Germ ain à Genève e t de L ancy lu i son t réservées.

Voir W . M artin  : La situation du catholicisme à Genève. 
—  H outin  : Le Père Hyacinthe.

4. Les J u i f s .—  Comme p a rto u t, les Ju ifs n ’é ta ien t que 
tolérés dans la  Genève du  m oyen âge, où u n  q u a rtie r  
spécial leur é ta it  réservé près de la place du G rand 
M ézel. Ils en fu ren t chassés en 1490 et, dès cette  épo
que, l ’en trée  de la  ville leur re s ta  in te rd ite . Au X V I I I e s. 
ne p o u v an t h a b ite r  Genève, les Ju ifs se g roupèren t à  Ca- 
rouge, alors te rre  de Savoie, Une com m unauté  se form a 
dès 1782 qui eu t sa synagogue et son cim etière en 1787. 
L ’annexion de Genève à la France ren d it au x  Ju ifs l ’ac 
cès de Genève ; la q u a lité  de c itoyen leu r fu t refusée 
à  la R estau ra tio n . E n 1852 seulem ent, après de longues 
discussions, le Conseil d ’É ta t  reconnu t officiellem ent la 
com m unauté  Israélite, e t lui concéda en 1853 un  te r 
ra in  pour l ’édification d ’une synagogue. Dès ce m om ent, 
les derniers Ju ifs  ab an d o n n èren t Carouge. L a com m u
n au té  israelita  com pte à Genève plus de tro is mille 
m em bres. •— Voir Ê . G insburger : H ist, des J u ifs  de 
Carouge. —  Galiffe : Genève hist, et archéologique. [H .  F. ]

B. É c o l e s . Nous n ’avons que peu de renseignem ents 
su r l ’in stru c tio n  publique  dans la  Genève du m oyen âge. 
Il y  eu t, au  X I I I e s., des écoles privées, dirigées pa r le 
clergé, m ais elles n ’é ta ien t pas g ra tu ite s  ; elles servaien t 
à form er des clercs ou fu tu rs  ecclésiastiques. La prem ière 
école publique fu t fondée en 1429 p a r un  généreux 
citoyen, l ’ancien syndic F rançois de V ersonnex. Elle 
fu t tran sp o rtée  en 1535 au  couven t des cordeliers de 
Rive. Calvin devait in s titu e r l ’académ ie destinée à 
form er des pasteurs , e t le collège.

1. L ’Académie. L ’an 1365, une bulle de l ’em pereur 
Charles IV  av a it concédé l ’é tab lissem en t à  Genève 
d ’une université  où devaien t ê tre  enseignés les a r ts  libé
rau x , le d ro it , la  théologie et la  m édecine. L a bulle n ’eu t 
pas de suite, car elle fu t révoquée au  b o u t de peu de 
tem ps. L ’évêque Je a n  de R ochetaillée essaya sans suc
cès de reprendre  l ’idée en 1418. Calvin, lui, d ev a it y 
réussir. Le 5 ju in  1559, les Leges Academiae Genevensis 
annonçaien t la  fondation  de l ’académ ie e t du  collège de 
Genève. Théodore de Bèze fu t le p rem ier rec teu r de 
l ’école, qui d ’emblée a tt i r a  de nom breux  é tu d ian ts , 
genevois et é trangers. O utre Calvin e t Bèze, les cours 
é ta ien t donnés pa r des hum anistes français : Chevalier, 
B erauld , T ag au t, chassés de leur pays pour cause de re li
gion. A la  m o rt de Calvin en 1564, l ’académ ie co m pta it 
300 é tu d ian ts .

L ’enseignem ent consacré d ’abord  un iquem en t à  la 
théologie, s ’élargit peu à peu e t l ’on eu t des professeurs

de philosophie, de d ro it e t de belles-lettres. Au nom bre  
des m aîtres du  X V Ie s., on com pte des sav an ts  de ré p u 
ta tio n  européenne : D oneau, H o tm an , Scaliger, C asau- 
bon, Denis Godefroy.

Avec ceux qui co n tin u èren t l ’œ uvre de Calvin e t de 
Théodore de Bèze, l ’académ ie fu t aux  X V I e t X V IIe s. 
le plus solide sou tien  de la  foi p ro te s ta n te  : A ntoine 
de L a Faye, Jean  D iodati, T héodore T ronchin , B enedict 
T u rre ttin i, François T u rre ttin i, Louis T ronchin  ensei
gnèren t dans ses chaires.

Lorsque Genève fu t annexée à la  France en 1798, elle 
réussit à  sauvegarder l ’existence de l ’académ ie qui, 
lorsque fu t créée l ’un iversité  im périale , n ’y fu t pas en
globée e t conserva son au tonom ie. La Société É cono
m ique, de concert avec la Société A cadém ique, p rit en 
m ains l'ad m in is tra tio n  de la  h au te  école genevoise. D ans 
la  Genève im périale, se d istinguèren t dans les sciences, 
les professeurs J .-P .  P révost, Lhuillier, M.-A. P ic te t,
H . Huissier, T ingry, G aspard De la  R ive ; en théologie : 
V aucher e t Pesch ier-F ontanes. Lors de la  R estau ra tio n , 
l ’académ ie re p rit u n  éclat nouveau  : Sism ondi, Bellot, 
Rossi, de Candolle fo rm aien t une élite de sav an ts  q u ’on 
ven ait écouter de fo rt loin. Une loi de 1816 a v a it  m is à  
la  tê te  de l ’académ ie et du collège le Sénat académ ique, 
form é du recteu r, des professeurs en ac tiv ité  ou ém éri- 
tes, des scholarques et du p rincipal du collège ; le Sénat 
é ta it sous la h au te  d irection de la  Com pagnie académ i
que, dans laquelle les pasteu rs  venaien t s ’ad jo indre  aux  
professeurs. L a V énérable Com pagnie des p asteu rs enfin 
choisissait les professeurs de théologie. Une loi de 1834 
cen tralisa  l ’ad m in istra tio n  sous l ’au to rité  directe du 
Conseil d ’É ta t  en c réan t dans ce b u t une Commission 
de l ’In stru c tio n  publique. De nouvelles m odifications 
eu ren t lieu en 1848. E n  1872, l ’académ ie fu t t ra n s 
form ée en un iversité  à  la  suite de la création  d 'u n e  
facu lté  de m édecine. —  Voir B é ta n t : Le Collège de R ive. 
—  Borgeaud : H ist, de l ’Université de Genève I et I I .

2. Le Collège. Le collège fu t fondé en 1559, sur son em 
placem ent ac tuel ; il succédait au  v ieux  collège de R ive, 
rem p laçan t lui-m êm e l ’ancienne école de V ersonnex. 
M aturin  Cordier fu t le p rem ier p rincipal du collège. 
L ’O rdre du  collège, œ uvre de Calvin e t de Théodore de 
Bèze, é ta b lit la  base de l ’o rganisation  scolaire qui resta  
en v igueur ju sq u ’en 1798 sans grands changem ents. 
P e n d a n t l ’occupation  é tran g ère , le collège fu t rem is à 
l ’ad m in istra tio n  de la  Société É conom ique. L a re s ta u 
ra tio n  de la  R épublique fu t le signal d ’une série de lo is 
qui donnèren t d ’abord  une grande p a r t  de l ’ad m in istra 
tio n  à  l ’élém ent ecclésiastique, pour la confier ensuite  
peu à  peu à l ’élém ent civil. La loi de 1886 m odifia p ro 
fondém ent l ’organ isation  du collège dans lequel elle 
com prit le gym nase, a u p a ra v a n t ra tta c h é  à l ’u n iversité .

L a Société des cathécum ènes, puis la  Société économ i
que é tab liren t les prem ières écoles prim aires ; en 1806 
l ’abbé V uarin  in s titu a  une école catho lique e t des écoles 
lancastériennes s ’é levèrent, en 1819, à  Longem alle p o u r 
les filles, à  Sain t-A nto ine, en 1822, pour les garçons. Une 
école d ’horlogerie av a it été  créée en 1824 pa r la  Société 
des a rts , m ais ce fu ren t les gouvernem ents issus d ’un 
m ouvem ent populaire  qui d onnèren t, en 1846 et en 
1848, les bases m odernes d ’obligation, de g ra tu ité , de 
laïcité  à  l ’in stru c tio n  publique, qui é tab liren t les tro is 
degrés de l ’enseignem ent e t s ’occupèrent sérieusem ent 
de l ’in stru c tio n  des filles : l ’école secondaire des je u 
nes filles fu t créée en 1847.

L a loi du  5 ju in  1886, étudiée pa r F a  von e t G avard  
en tre  au tres , donna une d irection  plus p ra tiq u e  au x  é tu 
des et plus de cohésion à l ’enseignem ent public  q u ’a u 
p a rav a n t.

A ux écoles citées é ta ien t venues ou v in ren t s ’a jo u te r  : 
l ’École des B eaux-A rts, d o n t l ’adm in istra tio n  m unici
pale av a it repris la d irection  ; l ’École des A rts in d u s
trie ls fondée en 1876 pa r l ’É ta t  pour l ’enseignem ent des 
a rts  décoratifs ; l ’École supérieure de com m erce, reprise  
à  la Ville p a r l ’É ta t  ; les Ecoles m énagères de Carouge, 
1893, de Genève, 1897 ; l ’École d ’ho rticu ltu re , 1895 ; 
l ’École professionnelle. E n 1908, l ’École des A rts et 
M étiers engloba l ’École des A rts industrie ls, l ’École de 
m écanique, le Technicum  ; une école d ’ad m in istra tion  
fu t créée. —  Voir T hévenaz : H ist, du Collège de Genève.
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—  Chennaz : L ’instruction publique au cours du X I X e s. 
à Genève, dans Genève-Suisse. —  L. H autesource , clans 
N os centenaires ■

C. A k ts  e t  s c ie n c e s . 1. Histoire littéraire, a) Moyen 
âge. —  Les plus anciens tex te s  connus sont le Fasciculus 
tempor, sorte  de jo u rn a l où son t consignés les faits 
les plus sa illan ts de l ’h isto ire de Genève de 1303 à 1335 ; 
le Code des F ranchises de Genève, 1387, et les Gestes 
e t Chroniques de la  m aison de Savoie, de Je a n  Servian. 
La valeur litté ra ire  de ces œ uvres est assez m ince. Plus 
im p o rtan te  est la  version en prose de Jean  B agnyon 
du fam eux rom an  de F ierabras, im prim é à Genève 
en 1478 e t qui eu t d ’emblée un  im m ense succès. C’est 
le prem ier te x te  pu rem en t litté ra ire  d ’origine gene
voise. La Genève du m oyen âge ne re s ta  pas indiffé
ren te  au x  p roductions de l ’a r t  d ram atique  ; des m ys
tères fu ren t souven t représen tés en plein air à  l ’occasion 
des fêtes ou des réjouissances publiques.

b) X V Ie siècle. —  L ’adoption  de la  Réform e donna lieu 
à  une p roduction  intellectuelle  considérable soutenue 
su r to u t p a r des exilés pour cause de religion. L ’activ ité  
in tellectuelle  de Calvin lui-m êm e fu t in tense, e t l ’In sti
tution chrétienne est restée, indépendam m ent de to u te  
idée de controverse, un  des m orceaux cap itau x  de la 
l it té ra tu re  française. Théodore de Bèze fu t un  des m aî
tres indiscutés de la pensée de son siècle. P arm i les aux i
liaires des réfo rm ateu rs, on p e u t c iter A ntoine P rom 
inen t, chroniqueur à  ses heures, A ntoine de Chandieu, à 
la fois p réd icateu r, h isto rien , polém iste e t poète, Sébas
tien  Gastellion e t A ntoine de La Faye.

D ’en tre  les chroniqueurs, rappelons le n o ta ire  Mes- 
siez e t son M émorial, le chron iqueur Je a n  B alard  et 
su rto u t F rançois B onivard , l ’h isto rien  officiel de la 
R épublique. Michel R oset, plusieurs fois syndic e t secré
ta ire  d ’É ta t ,  a  laissé des chroniques d ’une époque tro u 
blée, où il jo u a  un  des p rin c ip au x  rôles. Je a n  Savyon 
com plète une liste  fo rt in té ressan te  des chroniqueurs du 
terro ir. Q uan t au x  écrivains po litiques, il fa u t rappeler 
que de Genève est p a rtie  en 1573, la  Franco- Gallia â ’t lo t-  
m an, rude  m ais adm irab le  revend ica tion  de la  souverai
ne té  des peuples.

c) X V I Ie siècle. ■— D ’en tre  les hum anistes, émerge la 
dynastie  des R etienne. Au X V IIe s. a p p a rtie n t la grande 
figure de T héodore-A grippa d ’Aubigné. Cet ancien ami 
d’H enri IV  a v a it fa it de Genève, où il m o u ru t en 1630, 
sa ville d ’élection. A la fois historien , polém iste redou
tab le  e t poète sa tirique  incisif, son nom  reste ra  insé
p arab le  de celui de son m aître  e t son œ uvre est in
d ispensable à  celui qui v e u t é tud ier l ’époque troublée 
où il v écu t. Le X V IIe s. est le siècle de la théologie. Si le 
X V Ie s. a  vu  la  consécration de l ’idée p ro tes tan te , on 
p eu t dire que le X V IIe est celui des dialecticiens de la 
foi. Le Consensus du  synode de D ordrech t de 1619, ava it 
divisé les p ro tes ta n ts  en deux cam ps : les orthodoxes 
e t les libéraux . A la  tê te  des prem iers à Genève é ta ien t 
Je a n  D iodati, Théodore T ronchili, B énédict, François 
et Michel T u rre ttin i ; les chefs du second é ta ien t Jean- 
R obert Chouet, l ’in tro d u c teu r à  Genève de la  philoso
phie cartésienne, Ph ilippe M estrezat et J .-A . T u rre ttin i.

Parm i les écrivains politiques e t les h istoriens, ra p 
pelons le nom  de Je a n  Sarasin, don t l ’éloquent p am 
phlet, Le C itadin de Genève, est une réponse à  une vio
lente a tta q u e  contre Genève du poète savoisien B u tte t, 
dans son Cavalier de Savoie. L ’histo ire  de Genève de 
Jean-A nto ine G autier, basée sur les docum ents officiels 
que la  position de son a u te u r lu i p e rm e tta it d ’avoir en 
m ains, p eu t, encore au jo u rd ’hui, être  considérée comme 
une œ uvre de prem ier ordre p a r ses m éthodes critiques.

d) X V I I Ie siècle. —  Il a été appelé le siècle des ph i
losophes. V oltaire passe aux  Délices, puis à  Ferney, pres
que un  q u a rt de siècle. R ousseau form ule les doctrines 
d ’où so rtiro n t les principes d on t la  R évolution  fran 
çaise fera la loi fondam entale  des peuples civilisés. J .- J .  
B urlam acchi re stera  une des som m ités de la  science ju r i
dique pa r ses Principes de droit naturel et politique. Le 
renom  des théologiens pâ lit d ev an t la  gloire de Vol
ta ire  e t de R ousseau. Jacob  V ernet, l ’adversaire  des 
philosophes, conserve, comme écrivain, une place hono
rab le . De m êm e Jacob  Vernes don t les querelles avec 
R ousseau on t sorti le nom  de l ’oubli. Charles Bonnet eut

une ré p u ta tio n  universelle de n a tu ra lis te  et de ph ilosophe. 
Ses Considérations sur les corps organisés et ses Contem
plations de la nature  lu i a ttirè re n t l ’adm iration  du m onde 
sav an t de to u te  l ’E urope. Le grand  sav an t que fu t H .-B. 
de Saussure honore les le ttre s  genevoises pa r le ta le n t 
descrip tif qui préside à  ses Voyages dans les A lpes. Les 
lettres de la campagne du p rocureur général Tronchin es
say èren t la  ju stifica tio n  des m esures m aladroites prises 
con tre  1 ’É m ile  e t le Contrat social. Elles p rovoquèren t 
l ’éloquente réponse de R ousseau : Les lettres de la M on
tagne.

Le chef des N atifs, Isaac  C ornuaud a laissé des M é
moires, récem m ent publiés, qui donnent un tab leau  
com plet e t saisissant de la  vie genevoise à  la fin du 
X V II Ie s. L ’H istoire de Genève de Bérenger, œ uvre 
de polém iste, a de sérieux m érites h isto riques. D T ver- 
nois, d ip lom ate  au  service de la R épublique au m o
m en t de la  débâcle napoléonienne, a laissé un  T a 
bleau historique et politique des deux dernières révolu
tions de Genève qui, en ta n t  q u ’œ uvre litté ra ire , est re 
m arquab le  p a r sa sobriété  e t sa vigueur.

Senebier a élevé dans son Histoire littéraire de Ge
nève u n  m onum en t à  la  gloire de sa p a trie  qui re stera .

Dans la  Genève des réfo rm ateu rs, le th é â tre 'd e m e u 
ra it p roscrit ; il y  re n tra  d ’une m anière perm anente  à 
la  su ite  des so ldats é trangers de l ’in te rven tion  de 1782. 
En sep tem bre 1783 s ’o u v ra it la  salle de Neuve, qui, 
rem plaçan t les th éâ tre s  de Châtelaine e t de Carouge, 
alors te rre  de Savoie, in tro d u isa it le spectacle à  Genève. 
Sain t G erand, puis le fu tu r  conventionnel Collot d ’Her- 
bois en fu ren t les prem iers directeurs.

e) X I X e s iè c le .—  Quelques chansonniers du te rro ir 
av a ien t réun i leurs muses dans le C aveau'genevois. L ’âm e 
de cette  a le rte  association fu t Jean-F rançois Chapon- 
nière, un  des fondateu rs du Journal de Genève. A utour 
de lu i se g roupaien t P au l T avan , Jérém ie Subit, Salo
m on Cougnard. Le plus litté ra ire  des m em bres du Ca
veau  fu t J.-A . G audy-Le F o rt qui s ’est quelque peu 
égaré dans les sentiers de l ’histoire, m ais don t les Prome
nades historiques dans le Canton de Genève sont encore 
consultées avec fru it.

Si Jacques Necker, m inistre  de Louis X V I, a  fa it 
to u te  sa carrière en France, il n ’en est pas m oins resté  
bon Genevois e t son ta le n t honore sa p a trie . Il a  donné à 
Genève et au  m onde sa fille, M me de Staël, qui se récla
m a tou jours de Genève.

D ’entre  les écrivains politiques, J .-L . De Lolme s ’est 
fait un  nom  p a r son ouvrage sur la Constitution de l’A n 
gleterre ; M allet-D upan pa r ses Considérations sur la 
Révolution française e t Sism ondi p a r son Histoire des 
Républiques italiennes e t son Histoire des Français.

Le réveil religieux a  donné à  Genève le fam eux th éo 
logien César M alan. L ’éloquence des p asteu rs Jean- 
Sam uel Cellérier, C .-F. Moulinié, D. M unier, B arth é 
lém y B ouvier, a  fa it d ’eux des m aîtres de la chaire 
genevoise.

La re s tau ra tio n  de la  R épublique av a it rendu  à  Ge
nève une vie in tellectuelle  in tense . Rodolphe Tœpffer 
régnait sans conteste sur le m onde litté ra ire  de son épo
que. La Bibliothèque britannique de P ic te t et de Maurice 
é ta it devenue en 1815 la  Bibliothèque universelle ; elle 
co n tribua  pour une large p a r t  à  cet essor. Genève donna 
au  rom antism e Charles D idier, l ’au teu r de la Rome 
souterraine, e t un  poète m o rt tro p  jeune pour avoir pu 
donner sa m esure : Im b ert Galloix ; d ’au tres encore : 
É tienne Gide, l ’a u te u r de Sentier perdu, A ndré Verre,
H . B lanvalet, A lbert R ichard .

Dans la  seconde m oitié du siècle, on distingue le doux 
m oraliste  et l ’aim able poète que fu t Jo h n  Petit-Senn , 
p ro tec teu r éclairé des le ttre s  genevoises. La rép u ta tio n  
du grand  philosophe H .-F . A miel est devenue m on
diale e t son Journal in tim e  est connu des le ttrés du 
m onde entier. L ’ap p aritio n  enfin de l ’ouvrage de R o
dolphe R ey : Genève et les rivés du Lém an  fu t un  évé
nem ent litté ra ire  pour l ’époque p a r l ’originalité de son 
esprit e t la perspicacité  de ses jugem ents.

Parm i les écrivains et ora teurs politiques Jam es Fazy, 
o ra teu r incisif et écrivain de prem ier ordre, eu t une ac ti
vité  de polém iste de plus de 50 ans.

Citons en te rm in an t le g rand souvenir de Marc Mon-
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des C laparède, des Fol, des R everd in , des F lournoy , des 
Guye, qui, pour la p lu p a rt, désignent, non pas une pe r
sonnalité  isolée, m ais to u te  une dynastie  de savan ts , 
A ux X V II Ie e t X I X e s., Genève a  donné six associés 
à  l ’A cadém ie des sciences de Paris, tan d is  que Bale 
n ’en do n n a it que cinq p en d an t le m êm e laps de tem p s, 
e t Londres e t B erlin  seu lem ent tro is chacun.

Comme illu s tra tio n  do cette  p roduction  scientifi
que, on p e u t encore c ite r une série de découvertes de 
prem ière im portance  : D ans le dom aine de la  biologie. 
A braham  T rem bley découvre la régénération  (1744), 
Charles B onnet la  parthénogénèse (1745), F . H uber 
consta te  que l ’accouplem ent des abeilles, q u ’on m ettait, 
en doute, a lieu au  cours du  vol n u p tia l (1792), J .-P  
Y aucher, le p rem ier, observe le phénom ène in tim e  de la 
conjugaison de deux algues (1803), Jean-L ouis P rév o st, 
avec D um as, p ro u v en t le rôle du sperm atozoïde dans la 
fécondation , et décriven t, les prem iers, la segm entation  
de l ’œ u f (1824), H erm an n  Fol, le p rem ier aussi, voit 
s ’opérer sous ses yeu x  la  p én é tra tio n  du  sperm atozoïde 
dans l ’œ uf (1879). E n b o tan ique , B onnet découvre la 
resp ira tio n  des p lan tes (1754), Senebier, la  fonction  
rh lo rophy lienne  (1785), T h. de Saussure prouve que la 
resp ira tio n  vra ie  des p lan tes se p ro d u it encore au  soleil, 
e t il m on tre  la  va leu r des sels dans les engrais (1804). E n 
zoologie, P . I-Iuber découvre le langage an ten n a l des 
fourm is e t l ’élevage des pucerons pa r celles-ci (1810). 
Dans le dom aine de la  physique, H .-B . de Saussure 
fonde la  géologie des Alpes (vers 1770) et in v en te  une 
foule d ’in s tru m en ts  (l’hygrom ètre, etc.), P ierre P révost 
énonce le principe si fécond de l ’équilibre m obile de te m 
p éra tu re  (1791), D aniel Colladon é ta b lit la v itesse de 
p ropagation  du son dans l ’eau (1826), R aoul P ic te t 
liquéfie l ’oxygène (1877). E n chim ie, o u tre  les tra v a u x  
de M arignac su r la d é te rm ination  des poids a tom iques 
(vers 1860), m entionnons la  fixation  de l ’azote de l ’air 
par Ph.-A . Guye (1905) qui fu t d ’au tre  p a r t  l ’un  des 
prem iers p ionniers de la  stéréochim ie. E n m ath é m a ti
ques, Je a n -R o b e rt A rgand est resté  célèbre p a r son 
in te rp ré ta tio n  géom étrique des nom bres complexes 
(1805), e t S tu rm  découvre le fam eux  théorèm e qui 
porte  son nom  (1829). D ans le dom aine de la lingu isti
que, Fe rd in an d  de Saussure brille au  prem ier rang  pour 
sa fam euse découverte  du  systèm e p rim itif  des voyelles 
en indo-européen (1878). E n  m édecine e t en physio
logie, enfin, Coindet découvre les p ropriétés de l ’iode 
dans le tra ite m e n t du  go itre  (1819), Jean-L ouis P ré 
vost I I  localise la lésion de la  paralysie  in fan tile  (1866), 
J .-L . R everd in  découvre le m yxœ dèm e opérato ire 
(1882), Ad. D ’E spine le souille t.rachéo-bronchique.

Genève fu t  la prem ière ville du  co n tinen t où l ’on 
p ra tiq u a  l ’inocu lation  con tre  la variole ; ce fu t le zoolo
giste T rem bley qui ra p p o rta  cette  m éthode d 'A ngle
terre, où elle é ta it p ra tiq u ée  depuis 1721. La prem ière 
inoculation  fu t  fa ite  à  Genève en 1750 pa r le ch iru r
gien D. G uyot. C’est encore p a r Genève que le con tinen t 
fu t inform é de la découverte  de la  vaccine, grâce au 
physicien M. A. P ic te t, ra p p o rta n t à Genève le m ém oire 
de Jen n er, qui est a u ssitô t t ra d u it  pa r le D r Louis Odier 
(Bibl. b ritan n iq u e , 1798), e t c’est Odier qui crée le 
m ot vaccine pour trad u ire  cow-pox. C’est aussi un  Gene
vois, É d ouard  Claparède, qui, p a r deux articles de la 
Revue germanique (1861), révéla l ’œ uvre de D arw in, 
encore m éconnue en F rance e t en A llem agne, et c’est 
à Genève que celle-ci est d iscutée avec le plus d ’ob jec ti
v ité  pa r C. V ogt, A lph. de Candolle, F .-J . P ic te t. C’est 
T h u ry  qui, le prem ier, essaie une vérification  expéri
m entale  du  phénom ène des tab les to u rn an tes  (1855), 
m an ifes tan t ainsi une singulière ou v ertu re  d ’esprit. Ce 
son t encore des Genevois, É d . Sarasin e t L. d e là  Rive, 
qui trad u ise n t en français les tra v a u x  de H ertz  et é ten 
den t nos connaissances re la tives aux ondes électriques. 
E nfin, c’est F lournoy  qui révèle au  public de langue 
française l ’œ uvre de W . Jam es e t celle de F reud .

Une m an ifesta tion  de l ’ac tiv ité  scientifique de Ge
nève est la création , dès la  fin du  X V I I I e s., de n om 
breuses sociétés scientifiques : La Société des A rts  (1776), 
la Société de Physique et d ’Histoire naturelle (1790), la 
Société helvétique des Sciences naturelles, fondée p a r H .-A . 
Gosse en 1815, la Société médicale (1824), l 'In stitu t.

nier, à  la  fois rom ancier, poète, critique  litté ra ire  e t a u 
te u r  d ram a tiq u e . Son plus beau  t it re  de gloire fu t son 
fils. Ph ilippe M onnier, le p resti-  « gieux a u 
te u r  du Quattrocento, écrivain  na- \ tio n a l par

Genève.  Le château T a ve l .  D'après une photographie.

excellence, et profond analyste  de l ’âm e genevoise dans 
son Livre de Biaise  et sa Genève de Tœ pffer.

Philippe Monnier est m ort presque en m êm e tem ps 
que son am i G aspard V alette, le c ritique litté ra ire , à  qui 
est dû une œ uvre définitive, J .-J .  Rousseau Genevois. Il 
su iv a it de quelques années dans la  tom be le poète Louis 
D uehosal, le chan tre  éloquent du Livre de Thulê.

Voir V. Rossel : Hist, littéraire de la Suisse romande. — 
Ph . Godet : H ist, littéraire de la Suisse française. —  Sene
bier : H ist, littéraire de Genève.—  M. M onnier : Genève 
et ses poètes. [ H .  F . ]

2. Les savants. L 'u n  des faits les plus curieux de l ’h is
to ire  de Genève est sans doute l ’ex trao rd ina ire  floraison 
scientifique qui a m arqué le cours de ces deux derniers 
siècles. Il suffirait, pour le p rouver, de c iter les nom s des 
T rem bley, des B onnet, des T ronchin, des Senebier, des 
H uber, des Saussure, des P révost, des Candolle, des 
de La Rive, des P ic te t, des M arignac, des P lan tam our,
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national genevois (1852), la  Société de Géographie (1858), 
la Société de Botanique  (1875), la Société de Chimie 
(1878), etc.

Divers périodiques scientifiques on t aussi vu  le jo u r 
à  Genève : la  Bibliothèque britannique  (1796), les A rch i
ves des Sciences physiques et naturelles (1795), les M émoi
res de la Société de Physique  (1821), les Mémoires et le 
B ulletin  de l ’In s t i tu t  n a tio n a l genevois (1853), la Bevue 
médicale de la Suisse romande (1867), le Globe (1876), la 
Bevue suisse de Zoologie (1893), le Bulletin de la Soc. 
botanique (1891), les Archives de Psychologie (1901), le 
Journal de Chimie physique, VEnseignem ent mathéma
tique les Archives suisses d’Anthropologie.

Voici m a in ten a n t l ’énum ération  des p rincipaux  rep ré 
sen tan ts  des diverses sciences. —  M athématiques : Fatio  
de Duillier, Gabriel Cram er (qui découvrit, avec Leib
n itz , la théorie  des dé te rm in an ts), Louis B ertran d  (dont 
les tra v a u x  on t servi de po in t de d ép art à  la  géom étrie 
non euclidienne), L ’H uillier, A rgand, S turm , G. Oltra- 
in are, Cellérier, Cailler, R . de Saussure, Fehr. — Astro
nomie, Météorologie : A l'observato ire , reco n stru it en 
1829, Alf. G autier, E . P lan tam o u r (à qui l ’on doit de 
précieuses séries d ’observations m étéorologiques), Em . 
G autier e t son fils R aoul, P idoux , Schaer. —  Géologie, 
M inéralogie, Géographie : Les tro is De Luc, H .-B .de Saus
sure, A lphonse Favre  (au teu r de la  carte  géologique de 
la  Savoie) e t son fils E rnest, C. V ogt, E t. R itte r, Charles 
Sarasin, L .-W . Collet; les deux S or et e t L. D uparc se sont 
spécialisés dans la m inéralogie e t la  cristallographie, 
Joukow sky , Ju les Favre  ; P au l Chaix e t son fils Em ile se 
son t d istingués comm e g éo g rap h es.—  Physique: Marc- 
A uguste P ic te t, P ierre  P révost, G aspard de la  Rive, à  la 
fois aliéniste, physicien et chim iste, A uguste de la R ive, 
don t l ’œuvre est im m ense, n o tam m en t dans le dom aine 
de l ’électricité, et qui in v en ta  la dorure galvanique, 
Colladon, R aoul P ic te t, E d. Sarasin, L. de la  R ive, 
Le R oyer et van B erchcm  (dont les expériences on t con
trib u é  à la réalisation  de la  télégraph ie  sans fil), C.-E. 
Guye. —  Chimie : T ingry, Th. de Saussure, M arignac,
C. Graebe (venu d ’A llem agne), Ém ile A dor, Amé P ic te t, 
P h .-A. Guye, B riner. —  Botanique : On a d it souvent 
que la  bo tan ique  é ta it la science genevoise pa r excellen
ce ; ce son t en effet des Genevois qui on t contribué à 
l ’é tab lir sur des bases solides. B onnet, Senebier, Vau- 
cher, Th. de Saussure créent la  physiologie végétale ; 
A ug.-P . de Candolle aborda  to u tes  les parties de la b o ta 
n ique avec un  égal génie ; il créa en 1817 le Ja rd in  b o ta 
n ique des B astions, tran sp o rté  en 1904 à la  Console ; 
J .-D . Coisy, J .-E . D uby ; A lph. de Candolle continue 
le Prodrome comm encé pa r son père, et contribue no 
tam m en t à  la  géographie b o tan ique  ; E . Boissier, G. 
R eu te r, Fauconnet, Casimir de Candolle, Je a n  Muller, 
R . C hodat, J .  B riquet, H ochreu tiner. Grâce au x  he r
biers D eLessert, Boissier, de Candolle, B u rn a t, B arbey 
e t d ’au tres, qui on t été légués au  C onservatoire b o ta 
n ique ou à  l ’un iversité , Genève possède de véritables 
trésors bo tan iques. —  Zoologie : T rem bley, B onnet, les 
H uber, F .-J . Pi et et-de la Rive, qui s’est tou rn é  vers la 
paléontologie, Carl Vogt (d ’origine allem ande), E d . Cla- 
parède (infusoires, annélides), H . Fol, H . de Saussure, 
V. F atio  (oiseaux de la  Suisse), Ém ile Y ung, Bedot, 
Penard , Je a n  R oux, A rn. P ic te t, E . A ndré, Pierre Revil- 
liod, B oubier, G uyénot (venu de F rance). E n 1912 est 
créée une s ta tio n  de zoologie lacustre. —  Physiologie 
et médecine : T ronchin, Odier, Ju rin e , Coindet, M aunoir, 
M ayor, D ’Espine, R illiet, H . Gosse, J .-L . P révost, J a c 
ques et A uguste R everdin , Léon R evilliod, G ust. Ju llia rd , 
Paul-C h. L adam e, Schiff (d ’origine allem ande), etc. —  
Psychologie : Ch. B onnet, au  X V II Ie s., fu t un  des p ré 
curseurs de la psychologie scientifique ; celle-ci fu t con
sacrée à Genève en 1891 p a r la  création  d ’une chaire 
dans la  facu lté  des sciences, et confiée à Th. Flournoy. 
On ne sau ra it oublier que J .- J .  R ousseau a joué un  rôle 
im p o rtan t dans l ’évolution de la  psychologie, en m et
t a n t  en relief la vie affective, m éconnue a v an t lui. L ’Ins
t i t u t  J . - J .  Rousseau, fondé en 1912 par E d. Claparède I I ,  
est devenu sous la d irection de Pierre B ovet le centre de 
recherches re la tives à  l ’enfan t. —  L ’anthropologie est re
présentée  pa r E . P itta rti. —  Linguistique : A dolphe P ic te t 
pub lia , en 1859, un essai de paléontologie linguistique ;

j F . de Saussure, et ses disciples Bally et Séchehaye. — 
Histoire des Sciences : L ’étude de la pensée scientifique 
e t celle du sav an t a  aussi ten té  les Genevois Le Sage, 
Senebier (l’a r t  d ’observer), P . P révost, A lph . de Can
dolle, E rn . e t A dr. Naville, F lournoy (qui fu t un  
prag m atis te  a v a n t la  le ttre).

Bibliographie. A .-P. de Candolle : Mémoires et sou
venirs. —  A lph. de Candolle : Hist, des Sc. et des sa
vants. —  R . C hodat : Discours, dans Actes du J u 
bilé de l ’Université, 1909. — J .-E . Cellérier : Hist, 
abrégée de l'Académ ie. —  E. Yung : Aperçu hist, sur 
l’activité des savants gen. au X I X e siècle. — A.-M. Bou
bier : La science genevoise, dans B IG ,  1905. —  H och
reu tin e r : Les Candolle, dans Suisse universitaire, 1897- 
1898. —  B riquet : Botanistes, dans B IG  1907. — L. G au
tie r  : La médecine à Genève. —  B orgeaud : Hist, de 
l’Académie. [Ed. C.]

3. A rts, a) P e in tu re . — Les annales de l ’a r t à Genève 
sont su rto u t connues à p a r tir  du X V II Ie s. Ju s q u ’alors 
les h a b ita n ts  de la R épublique, reconnaissan t la  nécessité 
de m œ urs sévères pour conserver leur indépendance et 
leur liberté  religieuse, ava ien t renoncé au luxe re la tif  
d ’a v an t la  Réform e et s’é ta len t soumis au x  lois som p- 
tuaires . C’é ta it à l ’é tranger, le plus souven t en F rance, 
q u ’alla ient les ouvriers qui trav a illa ien t à  la décoration 
des m ontres, les b ijoutiers, les ém ailleurs, pour y pe r
fectionner leur a r t  ; les a rtis te s  y tro u v a ien t l ’emploi 
de leurs ta len ts . Tous revenaien t au  pays, beaucoup 
a y an t acquis la renom m ée. Tels les pein tres sur émail 
Jean  P e tito t (1607-1691), Pierre Bordier, le m in ia tu ris te  ; 
Jean-A nto ine A rlaud (1668-1746), le pe in tre  du régen t ; 
le p o rtra itis te  R o b ert Gardelle (1682-1766). L ’on se 
m it à constru ire  de belles dem eures décorées pa r les 
artis te s , embellies de tab leau x  de m aîtres rap p o rtés par 
des collectionneurs ou des am ateu rs. La Cham bre de la 
Réform e, qui av a it pour m ission de faire observer les 
lois som ptuaires, ne fu t plus q u ’un vain  m ot.

On sen tit le besoin d ’une école de dessin, destinée 
aux  a rtisan s et aux fu tu rs a rtis te s . La question, posée 
déjà en février 1718 au  Conseil des Deux-Cents, fu t 
reprise en septem bre 1732 et le p ro je t adopté  en 1748. 
Pierre Soubeyran (1699-1763), habile g raveur qui ava it 
étudié à Paris, fu t le prem ier m aître  de cette  école qui 
s ’o uvrit en 1751 au  Calabri. A cette  école devaien t se 
ra tta c h e r  en 1786 les classes de dessin d ’après n a tu re  
et de m odelage fondées p a r la  Société pour l ’avancem ent 
des sciences et des a rts , ou Société des A rts, fondées en 
1776. L ’école de dessin re s ta  placée sous la  direction 
de la  Société des A rts ju sq u ’au  m ilieu du siècle dernier, 
époque où le régim e gouvernem ental a y an t changé, 
la ville de Genève p rit la  d irection des écoles. D éjà en 
1826, l ’école de dessin av a it été  installée dans les sous- 
sols du Musée R a th . E n 1898, l ’ensemble des écoles d ’a r t 
reçu t le nom  d ’École des B eaux-A rts. Les locaux fu ren t 
to u s réunis dans l ’école actuelle  du B oulevard h e lvé ti
que. Parm i les a rtis te s  qui enseignèrent à  l ’École des 
B eaux-A rts, il fa u t citer le scu lp teur Jean  Ja q u e t 
(1755-1863), qui en fu t longtem ps le d irecteur ; Gé- 
déon R everdin  (1773-1828), élève d ’Ingres ; Jean -L éo
nard  L ugardon, p e in tre  d ’histoire (1801-1884) ; B a rth é 
lém y Menn (1815-1893), le m aître  de to u te  une géné
ra tio n  d ’artis te s  de ta le n t, à  la  tê te  desquels il fa u t 
placer F erd inand  Hodler.

b) M usées. —  On p eu t considérer comme le prem ier en 
date  le g roupem ent des œ uvres d ’a r t données ou léguées 
à  la  ville ; elles é ta ien t conservées à  la  B ibliothèque p u 
blique, dans u n  des bâ tim en ts  du collège. Plusieurs des 
pein tu res, œ uvres de m aîtres , et des objets a rtistiq u es 
qui en fa isaient pa rtie  son t au jo u rd ’hui dans le Musée 
d ’A rt e t d ’H istoire, tan d is  que les p o rtra its  de réform a
teu rs , de m ag istra ts et de sav an ts  son t à  la B ibliothèque 
u n iversita ire , exposés dans la  salle Am i Lullin, avec la 
riche collection des m anuscrits enlum inés.

Le Musée R a th , co nstru it avec l ’aide financière de 
H en rie tte  et Jeanne  R a th , fu t inauguré  le 31 ju illet 
1826. Il é ta it destiné à  contenir la collection de pe in ture  
de la ville, collection considérablem ent enrichie pa r 
des dons généreux et pa r 17 tab leau x  de m aîtres offerts 
en 1804 à Genève pa r Napoléon. C ependant, le Musée 
R a th  devenant insuffisant à  la fin du X I X e s., la  m u



374 GENEVE ( a r t s  e t  s c i e n c e s ) GENÈVE
nicipalité  décida la  co nstruction  d ’u n  nouvel édifice, qui 
est le m usée ac tuel d ’A rt e t d ’H isto ire, ouv ert en no 
vem bre 1910. 11 com prend le Musée des B eaux-A rts, 
le Musée d ’archéologie, le Musée Fol, le Musée des 
a rm ures, celui des a r ts  décoratifs, le V ieux-Genève, 
e t le cab inet de n u m ism atiq u e . Le Musée R a tti reçoit ac
tuellem en t les expositions tem p o raires. Sont représen tés 
en tre  au tres  au  Musée d ’A rt et d ’H isto ire les pein tres ge-
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G en èv e .  I n t é r i e u r  de  la c a th é d r a l e  d e  S a in t - P i e r r e .  D 'a p rè s  u n e  p h o to g r a p h ie

nevois su ivan ts : Jean  H u b e rt (1754-1845) ; P ierre-L ouis 
De la Rive (1753-1817) ; Jean -P ierre  Sain t-O urs (1752- 
1809) ; W olfgang-A dam  Tœ pffer (1766-1847) ; Jacques- 
L au ren t Agasse (1767-1849) ; F irm in  Masso! (1766- 
1849) ; J .-L . L ugardon ; Jo seph  H ornung  (1792-1870) ; 
F rançois D iday (1802-1877) ; A lexandre Calarne, A u
g uste  B aud-B ovy, Eugène C astan, A lbert L ugardon , 
A uguste e t Pau line  de B eaum ont, É tien n e  D uval, Alfred 
v an  M uyden, B arthé lém y  Menn, F ignolât, Sim on D u
ran d , F erd inand  H odler, etc., e t les scu lp teu rs Jam es 
P rad ier (1792-1852), e t Jo h n -É tien n e  C haponnière 
(1801-1835).

Bibliographie. J . - J .  R igaud : Renseignements sur les 
B eaux-A rts à Genève. —  Ju les Crosnier : La Société 
des A rts et ses collections. —  D aniel B aud-B ovy : P ein 
tres genevois. -— B aud-B ovy et Boissonnas: L ’A lb u m

de la première école genevoise de pein ture.—  Paul Scippai : 
La peinture à Genève au X I X e s., dans Le Livre du 
Centenaire. —  Alfred C artier : Notice sur le M usée d ’A rt 
et d’Histoire. —  D. B aud-B ovy : L ’École des Beaux- 
A rts à Genève, dans V A nnuaire  des B eaux-A rts en 
Suisse. —  A drien B ovv : Le M usée des B eaux-A rts de 
Genève, dans Y A nnuaire  des B eaux-A rts en Suisse. —  
Le m êm e : Peintres genevois, dans Nos Centenaires. — 

Nos anciens et leurs œuvres. —
______________  Pages d’A rt. —  Les catalogues des

1 1 I I L jf  ' k i r n  Musées R a th , A riana, des expo
i l  'Z3«ï tM  F  Yw  é tio n s  de pe in tu re , e tc . [ D .  P l a n . ]
r  C) M u sique .—  Il f a u t  a rriv e r au
I V S f f l l S  1  r  #  X V I I I e s., pour ren co n trer à Ge-I r, j/il Irl 1 r # néve quelques nom s m arq u an ts

dans le dom aine de la  m usique. 
Ce ne fu t du reste  que pour sa
tisfaire  aux  exigences de l ’éduca
tio n  des fils de fam ille é trangers, 
que des m aîtres à  danser et des 
m usiciens p u ren t s ’in sta ller à  Ge
nève. Les enfan ts de quelques- 
uns de ces joueurs d ’in s tru m en ts  
dev in ren t des a rtis te s , te l G aspard  
F ritz , v ioloniste e t com positeur, 
1716-1783. B eaucoup de m usi
ciens de ta le n t vécu ren t aussi un 
tem p s à Genève et y  trav a illè 
re n t, n o tam m en t G ré try  et L iszt. 
L a salle de concerts de l ’H ôtel-de- 
Ville eu t une certaine  vogue. C’est 
de m êm e pour com plaire à la  colo
nie é trangère  q u ’un th éâ tre  fu t 
am énagé en 1738 puis co n stru it, 
et reco n stru it en 1783, ap rès avoir 
b rû lé en 1766 ; on y  jo u a  su r to u t 
des comédies ( U. K unz - Au - 
b e r t dans Nos centenaires). Vol
ta ire  et ses ad m ira teu rs  genevois 
on t beaucoup con tribué  à l ’ex
pansion  des a rts  à  Genève ; Rous
seau y  p rit p a r t  trè s  ind irectem en t 
quoique a u te u r du  Devin du v il
lage, de chansons e t de bergeries. 
Au X I X e s., période d ’éducation  
m usicale pour la p opu lation  gene
voise, Je a n  - François B artholoni 
d o ta  la ville d ’un  C onservatoire 
en 1835 e t Hugo de Senger as
sura au  p rix  de mille peines une 
place défin itive aux  concerts de 
m usique sym phonique. Au X X e s., 
quelques com positeurs de ta le n t 
surgissent dans les nouvelles géné
ra tio n s genevoises, voir en p a r ticu 
lier l ’a r t .  J a q u e s - D a l c r o z e . [ c . R . ]

D .  H i s t o i r e  é c o n o m i q u e . 1. A n 
tiquité et moyen âge. La s ituation  
de Genève au  centre  du bassin déli
m ité  p a r le Ju ra , le V uache, le 
M ont de Sion et le Salève est e x trê 
m em ent favorab le. César (Commen
taires I, 6 et 7) a  déjà  rem arqué  
sa position avan tageuse  au x  confins 

des pays des Allobroges e t des H elvètes, à  l ’ex trém ité  du 
lac . Cette s itu a tio n  a  sans doute  v a lu  à  Genève de deve
n ir rap id em en t le m arché p rincipal d ’une vaste  région. 
A l ’époque rom aine, elle est qualifiée de m arché des 
Allobroges ; elle est le siège d ’un b u reau  im périal des 
douanes des Gaules. L a ville passe au  ran g  de p lace 
d ’échange dans les re la tions in te rnationales parce q u ’elle 
é ta it le po in t de convergence de plusieurs des voies n a tu 
relles de comm erce de l ’Europe centrale, au  passage des 
ro u tes un issan t le Nord et le Sud du con tinen t. Les m a r
chés locaux son t devenus de grandes foires.

Les foires du moyen âge. A ucun tex te  ne perm et de 
préciser l'époque de leur naissance, p robab lem en t parce  
q u ’elles se son t développées peu à peu, rép o n d an t à un  
besoin. Les m entions du  X I I I e s., les prem ières que l ’on 
a it, laissent supposer q u ’elles sont de fondation  b eau 
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coup plus ancienne. Elles on t eu un bel essor au X IV e s. 
e t so n t arrivées à  leu r apogée au  m ilieu du  X V e â. Elles 
so n t alors un  des organes p rincipaux  de l ’échange euro
péen. Mais la  seconde m oitié du X V e s. a  vu leur déca
dence, provoquée pa r l ’hostilité  des ducs de Savoie et la 
jalousie  des rois de France trav a illan t au  développe
m en t des m archés de L yon. A la  lin du X V e et au début 
du  X V Ie s., des causes plus générales ont agi dans le 
m êm e sens : les grandes découvertes géographiques ont 
m iné le tra fic  m éditerranéen , déplacé l ’axe économ ique 
de l ’Europe au pro fit des rivages de l ’A tlan tique.

La da te , le nom bre et la  durée des foires on t varié : il 
y  en av a it chaque année q u a tre  particu lièrem en t im por
tan tes ; les m archandises é ta ien t groupées dans certa i
nes rues, su rto u t les rues basses, ta n tô t  p a r catégories, 
ta n tô t d ’après leur origine. Les Genevois élevaient des 
bancs q u ’ils louaien t aux  é trangers. Des halles fu ren t 
édifiées : près du  p o rt principal, au  Molard : celles de 
Fribourg , 1309, celles de F rance, 1415. Près de la  Porte 
d ’Yvoire é ta it le p o rt au  b lé ; à  la Fusterie  le p o rt au 
bois. A ux foires de Genève se ren co n tra ien t des m ar
chands de presque to u tes les parties de l ’E urope. Les 
rou tes utilisées é ta ien t celles du  Sim plon, du Grand 
Sain t-B ernard , du P e tit  Sain t-B ernard , les cols de la 
Faucille, de Saint-Cergues ou de Sainte-Croix, les routes 
des deux rives du R hône et tous les chem ins du P la teau  
suisse qui convergeaient n a tu re llem en t vers Genève. De 
nom breux  relais à  chevaux ou à  m ulets ponctua ien t les 
ro u tes . Les principales m archandises qui s ’échangeaient 
à  Genève é ta ien t : les draps français, flam ands, anglais 
e t fribourgeois ; les soieries, l ’orfèvrerie e t les arm es i ta 
liennes ; les laines b ru tes d ’Espagne e t du Languedoc ; 
les fourrures, le fer b ru t, la  quincaillerie allem ande ; les 
épices q u ’ap p o rta ien t les Génois et les Vénitiens ; les sels 
de Provence ; les p rodu its agricoles, etc. A côté du trafic  
in te rn a tio n al, il ex ista it un  tra fic  local perm an en t ali
m en té  pa r to u te  la  région. O utre les négociants genevois, 
des m archands é trangers é ta ien t fixés à  dem eure à  Ge
nève, e t jou issa ien t de droits économ iques é tendus : ils 
d ev aien t sim plem ent a cq u itte r  un  im pô t spécial, la 
soufferte. Les Juifs ava ien t leur ghetto  de Saint-G erm ain 
a u  G rand Mézel.

Les M étiers. Le développem ent du comm erce ava it 
favorisé l ’essor des industries. Elles é ta ien t développées 
selon le ty p e  du p e tit m étier : l ’a rtisan , entouré de quel
ques ouvriers et appren tis , trav a illa it dans un  m odeste 
a te lie r. Les principales activ ités é ta ien t celles des bou
chers, boulangers, confituriers, rô tisseurs, hôtes ; m a
çons, charpen tiers ; fab rican ts d ’ustensiles de m énage, 
potiers, couteliers, arquebusiers, fab rican ts d ’arm ures, 
selliers, éperonniers ; cordonniers, chapeliers, gan tiers, 
fourreurs, pelletiers, brodeurs, m erciers, drapiers ; fab ri
can ts de b a te au x  ; im agiers, chasubliers, orfèvres, etc. 
Les uns trav a illa ien t pour le m arché local, les au tres 
pour le m arché rapproché, les au tres enfin pour l ’é
change in te rn a tio n al. Un certa in  nom bre de Genevois 
fréq u en ta ien t les foires d ’Ita lie , d ’Espagne, de France, 
des F landres, etc.

Des confréries et des abbayes on t existé à  Genève, 
m ais ni les unes ni les au tres n ’avaien t de base profes
sionnelle. Il est p robable que Genève n ’a pas connu de 
v é ritab le  régim e co rpora tif au  m oyen âge. En revanche, 
les tailleurs de pierres trav a illan t dans la  ville ont cons
titu é  une loge genevoise, m entionnée dès 1227. En 1459, 
cette  loge est affiliée à la  loge centrale de S trasbourg .

Décadence. La ru ine des foires, le m alaise des relations 
politiques en tre  Genève e t la  Savoie en tra în è ren t une 
crise trag ique. Genève s ’ap p au v rit et se dépeupla. A en 
croire B onivard , l ’herbe poussait en tre  les pavés de la 
ville au  débu t du X V Ie s. et les m aisons é ta ien t en 
p a rtie  abandonnées.

2. La Réforme et le Premier Refuge. Cette crise aiguë 
d evait p rendre  fin grâce à la Réform e, qui fu t  adoptée à 
Genève en 1536. T andis que dans d ’au tres régions de 
l ’Europe, la Réform e ren co n tra it des difficultés qui obli
gèren t de nom breux  adep tes des idées nouvelles à  s ’exi
ler, Genève dev in t la  cité du Refuge. Il se ra it impossible 
en l ’é ta t  actuel de nos connaissances de dénom brer les 
religionnaires venus à Genève. Des A llem ands, des An
glais, des Italiens a rriv è ren t en g rand nom bre. Mais les

principaux  contingents on t été formés pa r les réfugiés 
français p en d an t to u te  la  seconde m oitié du X V Ie s.

Après là  R évocation  de l ’É d it de N antes, 1685, au 
tem ps du second refuge, la ville surpeuplée ne pu t rece
voir q u ’un nom bre re s tre in t d ’émigran ts . Les Réfugiés 
du X V Ie s. on t infusé à  la  cité une nouvelle vie écono
m ique qui conduisit Genève à  la  rem arquable  prospérité  
du X V II Ie s. B eaucoup arriv è ren t avec des cap itaux  et 
un outillage im p o rtan ts , tous avec des connaissances 
professionnelles techniques et une belle faculté  de t r a 
vail. Certains su ren t m ettre  à  profit leurs relations avec 
leu r pays d ’origine pour s’o uvrir des débouchés. Dès le 
X V Ie s., Genève tend  à  devenir un foyer industrie l im 
p o rta n t. D 'anciennes industries rep rennen t une grande 
activ ité , su rto u t l ’im prim erie et l ’orfèvrerie. De nou
velles branches sont fondées : passem enterie , velours, 
rubans, soieries. Mais une industrie  . su rto u t devait 
triom pher : l ’horlogerie, qui dev in t la source principale 
de la  richesse genevoise au x  X V IIe et X V II Ie s.

M aîtrises ou jurandes. Ces in stitu tio n s , g roupan t obli
gato irem en t, sous une règle unique, les artisans d ’une 
même profession ne sem blent se ra tta c h e r  à aucune 
organisation  d ’a v an t la  R éform e. Les prem ières m aî
trises on t été les su ivan tes : im prim eurs, 1560 ; orfèvres 
1566 ; tisserands, 1580 ; tailleurs, 1581 ; passem entiers, 
1584 ; épingliers, 1590 ; serruriers, 1594 ; horlogers, 
1601. Leur organisation  in térieure  est assez sem blable à 
celle des corporations ou Zünfte  d ’au tres pays. Les m aî
trises é ta ien t surveillées pa r un  ou plusieurs « seigneurs- 
commis » désignés p a r le Conseil. L eur organisation  a 
peu varié  du  X V Ie au  X V II Ie s. Les citoyens et bour
geois réussiren t à  se réserver l ’accès aux  hau tes corpora
tions et à  refouler vers les bas m étiers les N atifs et les 
H ab itan ts . Une p a rtie  des troubles du X V II Ie s. n ’ont 
eu d ’au tre  b u t pour ces derniers que de conquérir des 
droits économ iques qui leur é ta ien t refusés. P en d an t la 
période française, ce fu t à  Genève la  liberté  com plète de 
trav a il pa r la  loi Chapelier (1791) qui in te rd isa it aux 
ouvriers d ’un m êm e m étier de se grouper en vue de 
défendre « leurs p ré tendus in té rê ts  comm uns ».

3. Le X V I I e et le X V I I I e siècle. La Fabrique. On 
groupe, sous ce nom , to u tes  les professions qui colla
bo ren t à la fab rication  de la m ontre  e t au trav a il des 
m étau x  précieux. La division du trav a il s’est accentuée 
rap idem en t au  sein de la  Fabrique. Elle com prenait, 
d ’après le recensem ent de 1788, environ 30 professions. 
Le nom bre des personnes em ployées p a ra ît être  de 680 
vers 1686, e t de 6000 vers 1799. Au X V II Ie s. la  plus 
grande p a rtie  de la population  tire  sa subsistance direc
tem en t ou ind irectem ent de la Fabrique. L a plus rem ar
quable période de prospérité  sem ble avoir été celle qui a 
précédé la  R évolution française, m ais la crise qui su iv it 
fu t terrib le. En 1793 le chôm age é ta it à  son comble. On 
chercha à a tté n u e r la misère pa r des m esures officielles : 
subsides aux  établisseurs, subventions au  C om ptoir p a 
trio tiq u e  d ’horlogerie. La va leu r des m étaux  précieux 
utilisés, après avoir été, de 1781 à 1786, de 4 865 000 fr. 
en m oyenne annuellem ent, ne fu t plus que de 2 415 000 
fr. de 1801 à 1802. On ne p eu t savoir la valeur des p ro 
duits m anufacturés.

La F abrique av a it des débouchés dans l ’E urope en
tière  e t vendait ju sq u ’en Chine et dans l ’Am érique du 
Nord. Elle rép an d a it ses p ro d u its  dans l ’Orient, m éd iter
ranéen  et ju sq u ’en Perse grâce à l ’im p o rtan te  colonie ge
nevoise de C onstantinople (160 personnes en 1737). Les 
foires é ta ien t le p rincipal m oyen d ’écoulem ent des p ro
duits, no tam m en t les foires de Zurzach, de Falaise, de 
Beaucaire, de Venise, de Gênes, d ’A lexandrie (Italie), 
m ais su rto u t celles de Leipzig et de F rancfort-sur-le- 
Mein pa r lesquelles ils a tte ig n a ien t la clientèle non 
seulem ent allem ande, mais encore russe, polonaise, 
scandinave, hollandaise.

La Fabrique genevoise des X V IIe et X V II Ie s. a  été 
constituée selon le ty p e  du p e tit a telier, avec outillage 
sim ple. Ce n ’est q u ’à la fin du X V II Ie s. que l ’on voit 
ap p ara ître  1 es prem ières m achines dans les m anufactu 
res de m ouvem ents b ru ts . Les ouvriers genevois, les 
cabinotiers, on t opposé une vive résistance aux m achines 
et à l ’em brigadem ent dans de grandes usines. Dans la 
cam pagne genevoise, m algré une certaine résistance des
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ju ran d es, des a rtisan s trav a illa ien t à  la fab rication  de 
parties  détachées de la m ontre .

A utres activités industrielles et commerciales. A côté de 
la F ab rique, Genève a possédé, aux  X V IIe e t X V II Ie s. 
d ’au tres  ind u strie s  tra v a illa n t pour l ’ex p o rta tion , parm i 
lesquelles ou p e u t signaler la passem enterie  e t la 
fab ricatio n  du velours. Il fa u t faire  une place im por
ta n te  à  l ’im prim erie. Genève a été une des principales p la 
ces de lib ra irie  de l ’Europe. Lors du second Refuge, une 
in d u strie  nouvelle a  prospéré à  Genève, celle des ind ien
ne^ ou toiles pein tes. E lle s ’organisa selon le ty p e  de la 
g rande  fab riq u e  u tilisan t de nom breux  ouvriers, des 
m achines dé jà  com pliquées e t la  force m otrice du Rhône. 
E n  17:10, il y  av a it q u a tre  fabriques d ’indiennes ; en 
1785, onze fabriques com pta ien t 1200 ouvriers. P en d an t 
l ’occupation  française, en l ’an  X II ,  q u a tre  fabriques fa i
sa ien t trav a ille r respectivem ent 480, 450, 200 e t 120 
ouvriers.

Genève jouait, égalem ent un  g rand  rôle dans le com 
merce in te rn a tio n al et m êm e dans le tra fic  m aritim e. — 
Voir Savary  : Diet, du commerce IV , col. 325.

Banque. Enfin  Genève jo u a it, au  X V II Ie s. su r to u t, un  
rôle im p o rta n t comme place de banque. Ses re la tions 
avec la  France é ta ien t suivies, à  te l t i t r e  m êm e que les 
banquiers genevois on t m érité  le t i t r e  q u ’on leur don
n a it de « banquiers des rois de F rance  ». D ’Iverno is esti
m ait en 1782 les in té rê ts  que les Genevois re tira ie n t de 
leurs p rê ts  à  la F rance à 500 000 liv . s te r. chaque 
année, indépendam m ent des fonds q u ’ils av a ien t aussi 
en A ngleterre et en Irlan d e  (voir Le Philadelphien à 
Genève, p. 149-150). C ertains Genevois se son t eux-m ê
mes fixés à  Paris en vue de faciliter les ra p p o rts  fin an 
ciers en tre  la  F rance  e t la  Suisse : Necker é ta it du 
nom bre.

Un prem ier essai de créer une caisse d ’épargne a  été 
ten té  en 1789. Mais ce tte  « Caisse d ’escom pte, d ’épargne 
e t de dépôt » n ’a  eu q u ’une existence éphém ère.

4. De 1814 à 1914. Le X I X e e t le déb u t du XX« s. 
on t vu  une tran sfo rm a tio n  profonde de la  vie écono
m ique genevoise. L a p o p u latio n  du can ton  a connu une 
sensible au g m en ta tio n  : elle é ta it  de 48 089 en 1815, de 
64 146 en 1850, de 133 417 en 1900 e t de 170 702 en
1913. C’est la  ville e t sa banlieue to u jo u rs  plus v aste  qui 
on t donné le gros a p p o in t. L ’ex tension  de la  ville a  été 
favorisée pa r la dém olition des fo rtifications, décrétée 
en 1849, n o tam m en t pour fourn ir du trav a il au x  nom 
breux  chôm eurs de la F ab rique, bouleversée alors p a r la 
crise qui a  ravagé l ’Europe à l ’époque de 1848. D ’au tres 
chan tiers n a tio n au x  av a ien t été ouverts , a insi celui du 
quai de la rive gauche du Lac e t de la  R oute  de Dou- 
vaine pa r Vésenaz (1847-1851).

L ’Agriculture. Elle a  n a tu re llem en t bénéficié de la 
p roduction  des com m unes réunies, m ais m algré cela, la 
ville n ’a pas pu se passer de l ’ap p o in t fourni p a r les 
régions savoyardes e t gessiennes que le régim e des zones 
favorisa it dans leurs rap p o rts  avec Genève. De 1814 à 
1860 ou 1870, l ’ag ricu ltu re  genevoise co nnu t une cer
ta in e  prospérité , m ais le tra fic  p a r chem in de fer a  a rrê té  
n e t l ’essor agricole genevois. Parm i les conséquences de 
cette  crise, il fau t m arq u er l ’ab andon  de certaines cul
tu res , le blé par exem ple, au  p ro fit su r to u t de l ’élève du 
bé ta il et de la  cu ltu re  m araîchère. C ette a d ap ta tio n  des 
cultures aux circonstances nouvelles, une m eilleure in s
tru c tio n  technique, les progrès réalisés dans le dom aine 
de l ’association agricole (syndicats agricoles, d ’élevage, 
sociétés d ’asssurance du béta il, sociétés de laiterie , etc.), 
e t de la coopération agricole (m oulins et boulangeries), 
on t perm is aux paysans genevois de con tinuer la  lu tte  
m algré de grandes difficultés. L a guerre m ondiale, en 
a r rê ta n t la concurrence étrangère , a  perm is un essor 
agricole nouveau  m ais de courte durée, m algré les 
efforts fa its p a r les cu ltivateu rs , grâce à  leurs syndicats. 
Il fau t signaler les grandes opérations de drainage e t de 
rem aniem ents parcellaires en cours au jo u rd ’hui, p rinci
pa lem en t dans les bassins de l ’Aire et de la  Scimaz.

Les industries. Elles on t subi aux  X I X e et XX« s. une 
profonde évolution. On assiste à une diversification  r a 
pide des branches de l ’activ ité  industrielle  genevoise et 
à  une d im inution aussi de l ’im portance de la F abrique  
p a r rap p o rt à  l ’ensem ble de la  vie économ ique. Mais le

re ta rd  ap p o rté  à l ’adop tion  de la fab rication  m écanique 
in tégrale  explique l ’avance prise au  X I X e s. par l ’h o r
logerie du  J u ra  suisse su r Genève. C ependant l ’horlo
gerie genevoise re s ta it célèbre p a r sa qua lité . Il fa u t 
signaler l'influence exercée dans ce dom aine pa r l ’École 
d ’horlogerie, fondée en 1824, e t p a r les concours de 
chronom ètres de l ’observato ire, réorganisés en 1872.

L ’orfèvrerie, la b ijou terie , la pe in tu re  sur ém ail so n t 
restées à  côté de l ’horlogerie des activ ités genevoises 
caracté ris tiques du X I X e s. e t du déb u t du  XX« s. Les 
crises les plus terrib les traversées pa r la  F abrique  ont 
été celles de la période de 1848 et de 1873.

Sous la  R estau ra tio n , p lusieurs b ranches in d u strie l
les : im pression des indiennes, filage e t tissage de la 
laine, etc ., é ta ien t trè s  prospères. Les tan n eries  on t ré 
sisté plus longtem ps, m ais la  p lu p a rt d ’en tre  elles on t 
succom bé dans le dernier q u a rt du  X I X e s. E n  com pen
sation , on p eu t com pter comm e industries nouvelles : 
é tablissem ents de m écanique, fabriques de p ro d u its  ch i
m iques ; m an u factu res de ta b a c  e t de c igarettes , a te 
liers de ch arpen te  e t de m enuiserie, brasseries, fab ri
ques de chocolat, de savons, de bougies, de bouchons, 
etc. Les a rts  g raphiques et l ’in d u strie  hôtelière y  on t 
aussi de l ’im portance . Une usine hy d rau liq u e  a  été édi
fiée de 1883 à 1886 à la C oulouvrenière. E n 1893 a été 
décrétée la construction  de l ’usine hydro -électrique  de 
Chèvres, usine qui développe ac tuellem en t env iron  
14 000 H P . Son action  est com plétée p a r l ’usine de se
cours à vap eu r de la  Coulouvrenière, 1904.

Le can ton  de Genève co m p ta it à la fin de 1907, 500 
établissem ents soum is à  la  loi fédérale su r les fabriques. 
E n 1911, 519 é tab lissem ents occupaien t 13 433 person
nes.

Voies de communication. Le prem ier b a te au  à  v ap eu r, 
le Guillaume Tell, a  été  lancé sur le lac en 1823. E n  1858 
fu t ouverte  à  l ’exp lo ita tion  la ligne de chem in de fer 
Lyon-G enève. La m êm e année s ’achevèren t les t ro n 
çons Genève-V ersoix-Coppet et C oppet-L ausanne. La 
construction  de la gare centrale de Genève av a it donné 
lieu à  de longues et passionnées discussions. Ce fu t  le 
p ro je t de C ornavin qui l ’em porta  sur celui de la  Ser
v e tte  et su r celui, préconisé pa r le général D ufour, du 
quai de la Poste . C ornavin a p p a rten a it au  Paris-L yon- 
M éditerranée et fu t rach e té , ainsi que le tro n ço n  Genève- 
L a P laine p a r les Chemins de fer fédéraux  qui en p riren t 
possession le 1er jan v ie r  1913. Depuis le ra ch a t, le P . L. 
M. a  négligé d ’une façon très  sensible les in té rê ts  fe r
roviaires genevois. La reco n stru c tio n  de la gare de Cor
n av in  est décidée en principe p a r  les G. F . F . (1925).

Le tro n ço n  Genève-Annem asse d a te  de 1888. Il fu t 
con stru it p a r  le P . L. M. au x  frais de l ’É ta t  genevois 
avec une gare p rincipale aux  Eaux-V ives.

Un a u tre  problèm e ferrov iaire  genevois im p o r ta n t est 
celui de la  Faucille discuté depuis 1888. L a construction  
du Frasne-V allorbe, puis les difficultés de la  guerre 
e t de l ’après-guerre  on t éloigné la  so lu tion  de ce p ro 
blèm e qui reste  cep en d an t to u jo u rs  posé.

Les prem iers tram w ay s genevois on t été co nstru its  en 
1862 et 1864. La Gle générale des T ram w ays, p ro p rié 
ta ire  actuel de presque to u s les tram w ay s genevois, se 
tro u v e  exp lo iter un  réseau de 126 km . Cette longueur 
de réseau, qui est excessive, a  été  une des causes de la 
len te  désorganisation  financière de la . Com pagnie qui, 
depuis 1924, est au  bénéfice d ’un  concordat. A côté de 
ce tte  en treprise, il existe une Cle Genève-V eyrier (1887) 
e t une Cle Carouge-Croix-de-Rozon (1906).

Le can ton  de Genève a  fa it é tab lir  l ’aérodrom e de 
C ointrin, qui é ta it en 1924 le p o in t de d ép art aérien  de 
la  ligne G enève-Zurich-M unich e t un  p o in t d ’escale du 
service Lyon-G enève-Lausanne.

Commerce, Banques. Genève est devenue une des g ra n 
des places de la finance européenne. Certaines banques 
privées y  fonctionnen t depuis la  fin du X V I I I e ou le 
déb u t du  X I X e s. ; la  p lu p a rt des g randes sociétés suis
ses de banque e t p lusieurs sociétés é trangères on t, à 
Genève des sièges ou des succursales. Dès 1857, une 
bourse pub lique a été  ouverte . E n  1848, la B anque de 
Genève a comm encé ses opérations ; la B anque de Com
m erce, fondée en 1846, av a it reçu  le d ro it d ’ém ettre  des 
billets de banque, d ro it q u ’elle posséda ju sq u ’en 1907.
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G ren ad ie r s  de  la milice genevoise  ( 1 7 4 6 - 1 7 7 8 ) .

D ragons  de la milice genevoise  ( 1 746-1 778).

C o l l e c t i o n  E .  P . ,  à  G e n è v e .  ( B a u d  f e c i t ) .
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E n 1816, a  été créée la  Caisse d ’épargne ; en 1848, la 
Caisse hypo thécaire . Le comm erce genevois a  été favo
risé pa r divers facteu rs : situ a tio n  de Genève au  cœ ur 
d ’une région géographique im p o rtan te , affluence des 
é trangers. L ’existence des zones franches a  été d ’un 
g rand secours pour le comm erce genevois, Genève ne 
p ossédant q u ’une p e tite  p a rtie  du  vaste  bassin dont 
elle est le centre n a tu re l. A van t l ’établissem ent du cor-

C hapuisal : Le commerce et l’industrie à Genève pendant 
la domination française. —  W . R appard  : La révolution 
industrielle et les origines de la protection légale du travail 
en Suisse. — J . P ico t : E ssai statistique sur le canton de 
Genève. —  Lucien de Candolle : L ’industrie, l ’agricul
ture et les beaux-arts à Genève à l ’époque de la Restau
ration. —  R . G autier : Le service chronométrique à l’ob
servatoire de Genève et les concours de réglage. — Le

P la n  d e  G en èv e  en  1924.

don douanier à  ses fron tières, Genève é ta it arrivée 
à u n  chiffre d ’affaires de 26 m illions avec les zones 
(1913).

Bibliographie. F r . Borei : Les foires de Genève au X V e s.
—  A m m ann : Freiburg und Bern und die Genfer Messen.
—  Chaponnière : É tat matériel de Genève pendant la 
seconde moitié du X V e s. — L. D ufour : Industrie et état 
social de Genève au X V I I I e s. —  D avid D u n an t : Coup 
d’œil historique sur l ’industrie genevoise. —  0 . K arm in  : 
L ’apprentissage à Genève de 1539 à 1603. —  J . R am bal : 
L ’Horlogerie à Genève, dans N os anciens et leurs œuvres.
—  M. T hury  : Notice sur l’horlogerie suisse. —  A. Babel : 
Les métiers dans Vancienne Genève. —  0 . K arm in  : Essai 
sur les dernières années du régime corporatif à Genève 
1793-1798. —  G. Fazy : Notes sur l’industrie des ind ien
nes à Genève, dans N os anciens et leurs œuvres. —  E.

D ' a p r è s  Camille Martin,

m êm e : Rapports annuels sur le concours de réglage des 
chronomètres. — J. Cougnard : La Caisse d ’épargne du 
Canton de Genève, 1816-1916. —  E. Georg : Le Comptoir 
d’escompte de Genève, 1855-1920. — L. W uarin  : Le mou
vement économique, dans Genève-Suisse. —  Rapports 
annuels de la Chambre de Commerce de Genève. —  Marg. 
Maire : L ’organisation corporative à Genève, de la Ré
forme à l’annexion  (m ns). —  A. P ic te t : La situation  
économique de Genève (m ns). —  C. Terrier : De Genève à 
la frontière bernoise (m ns). [Antony B a b e l . ]

E. Mi l i t a i r e . Dès l ’année 1292, les citoyens acqui
ren t le d ro it de faire  le gue t. Le corps des guets ou vigi
les é ta it arm é par le Conseil général et se renouve
la it tous les tro is ans, leur chef é ta it ten u  de résider 
dans la  Maison de Ville. A côté de cette  prem ière garde 
soldée se tro u v a it une force nationale . Tous les bour

v a m o o e u v r e s ,
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geois d ev aien t en faire p a rtie  et l ’o rgan isation  de cette  
milice fu t basée sur la division de la  ville en q u a tre  q u a r
tie rs avec un  cap ita in e  de la  v ille; chaque q u a rtie r é ta it 
subdivisé en un  certa in  nom bre  de dizaines a y a n t à  leur 
tê te  un  dizenier. Le com m andem ent suprêm e a p p a r
te n a it  au  cap ita in e  général. Tous ces officiers é ta ien t dé
signés p a r le Conseil. A côté de ce tte  o rganisation  offi
cielle, les ab bayes, les com pagnonnages ou sociétés de 
tirag e  e n tre tin re n t l ’esp rit m ilita ire . Des p rix  de t ir  leur 
é ta ie n t alloués p a r  le Conseil. E n  ou tre, les confréries 
d ev a ien t assu re r la police de la ville p en d an t la  n u it. Le 
t i t r e  de « ro i du  t i r  » d o n n a it quelques privilèges à  son 
possesseur ; il é ta it  dévolu au x  plus habiles tireu rs  dans 
un  t i r  spécial. L a Confrérie des Archers ex is ta it dès a v a n t 
1462 ; iis tira ie n t derrière l ’École de V ersonnex au  bord 
d u  lac. Leurs prem iers s ta tu ts  d a te n t de 1529. Les Com
pagnons de l ’A rc  p riren t au  X V II Ie s. le t i t r e  de Cheva
liers ; leu r ro i échangea son ti t re  con tre  celui de Com
m andeur  en 1694. En 1647, le roi de l ’Arc a v a it  dû  céder 
la  préséance au x  rois de l ’a rquebuse e t de l ’a rb a lè te . Le 
noble exercice du  jeu  de l ’a rc  subsiste  to u jo u rs .

Le Noble Jeu  de l ’Arbal'ete est con tem pora in  du  précé- 
d e n t . 'E n  1475, sa m aison de t i r  é ta it derrière l ’École de 
R iv e ; en 1556, elle fu t installée  à  la  C oulouvrenière au  
bord  du R hône. Ses s ta tu ts  d a te n t de 1520. Dès 1650, 
l ’exercice décline et la couronne du roi é ta it à vendre  
en 1675.

Le Noble Exercice de l ’Arquebuse. Pour l ’in sta lla tio n  
de son « tirage » à  R ive, le Conseil acco rda  le m o n ta n t de 
tro is tax es de bourgeoisie à  charge p a r l ’A rquebuse de 
tro u v e r des n o uveaux  bourgeois. E n 1514, l ’Êxercice se 
tra n s p o r ta  à  P la inpalais à  côté de l ’h ô p ita l des pesti
férés. Des p rix  spéciaux encourageaien t le t ir .  A côté du 
ro i siégeaient le connétab le  (supp léan t du roi), le tré so 
rie r, un  secrétaire  et quelques conseillers. L ’exercice du 
m ou sq u e t fu t  long tem ps jo in t à  celui de l ’a rquebuse  ; 
-dès 1678, il e u t son ro i. Tous les exercices fu ren t dissous 
en 1782. Celui de l ’a rquebuse  fu t  ré tab li en 1790. E n 
1794 son roi fu t  rem placé p a r un  com m andeur. Dissous 
de  nouveau  en 1798, son hô tel vendu , il fu t reco nstitué  
en  1802, l ’h ô te l rach e té  ; il fusionna en 1826 avec l ’E x er
cice de la C arabine, puis, en 1856, avec celui de la  N avi
g a tion .

Le Noble Exercice de la Navigation  est né vers la  fin 
d u  X V Ie s. des nécessités de la  guerre con tre  la  Savoie. 
Sa p e tite  flo tte , sous les ordres d ’u n  am iral du navi- 
guage, re n d it des services signalés. Ce ne fu t q u ’à la  fin 
d u  X V IIe s. q u ’il s ’o rganisa à  l ’in s ta r  des au tres  jeu x . 
E n 1677, il tra n sp o r ta  son t ir  du M olard a u x  P âq u is ; 
l ’hôtel de la N avigation  fu t co n stru it en 1723.

A la tè te  des abbayes é ta it l ’abbé q u ’on appela  aussi 
•capitaine de la jeunesse e t cap itaine  de la  ville. —  Voir 
J .-D . B lavignac : Arm orial genevois.—  C outau  : A rch i
ves de l ’Arquebuse  et Archives de la N avigation. —  Te- 
rond  : Le Noble Jeu  de l’A rc . —  J.-B .-G . Galifïe : Genève 
hist, et arch.

L ’É d it de 1543 créa quelques charges nouvelles : b ä n 
d e re t général, m aître  de l ’a rtillerie , gouverneur des bou
levards, e tc . L ’office de cap itaine  général fu t supprim é 
en 1555 pour des m otifs d ’ordre po litique. E n 1574, 
fu ren t organisées les milices : q u a tre  rég im ents englo
b a n t to u s les bourgeois sans d istinc tion  d ’âge, e t su iv an t 
leu r q u a rtie r : B ourg-de-Four, R ive, Neuve, Saint-G er- 
vais. Dans chaque rég im ent, il y  av a it : un  colonel, 
choisi parm i les conseillers e t assisté  d ’un  lieu tenan t-co lo 
nel ; q u a tre  cap itaines, choisis dans le D eux-C ents (un 
pa r com pagnie). D ans chaque com pagnie un certa in  
nom bre d ’hom m es é ta ien t désignés pour le service de 
l ’a rtillerie . Ce n ’est q u ’en 1705 q u ’on fo rm a un  corps 
spécial de canonniers e t de bom bard iers. Un règlem ent 
spécial in te rv in t e t une école d ’artillerie  fu t fondée. Vers 
la fin du  X V IIe s. fu t organisé un  p e tit  corps de dragons. 
-On in s titu a  aussi des grenadiers, des brigades de pom 
piers qui re s ta ien t a tta ch és  à  leu r régim ent.

La force arm ée é ta it sous les ordres du P e tit  Conseil. 
Ce n ’est q u ’en 1651 q u ’on v it a p p ara ître  le t itre  de syn 
dic de la  garde, chef de l ’o rganisation  m ilita ire  de la 
R épublique. Cette o rgan isation  é ta it un iq u em en t défen

s iv e . D ans les cas ex trao rd ina ires , comm e en 1450, 1531, 
1589, 1651, etc., ce fu t to u jo u rs  à des corps soldés, enrô

lés à l ’é tranger, ou à des vo lonta ires, q u ’on eu t recours. 
La France fo u rn it souven t des cap itaines de m érite , gé
n éralem ent désintéressés, pour conduire ces troupes.

En 1782, lés anciennes in s titu tio n s  fu ren t supprim ées, 
les citoyens désarm és et la force m ilitaire  ré s id a  dans le 
corps soldé de 1200 h. recru tés à  l ’é tran g er, dénom m é 
garnison. E n 1789, la m ilice bourgeoise fu t  réorganisée, 
m ais form ée p a r enrôlem ents vo lon taires, d ’où son nom  
de corps des volontaires ; l ’o rgan isation  de l ’a rtillerie  
fu t ram enée à celle des débu ts . Le code genevois de 1791 
ré ta b lit le service m ilita ire  obligato ire ; le rég im ent fu t 
dénom m é Légion. P our la prem ière fois, on t in t  com pte 
de l ’âge des so lda ts ; il y  eu t deux classes, les hom m es de 
20 à 40 ans e t ceux de 40 à 60, les seconds é ta ien t d ispen
sés de l ’uniform e. La C onstitu tion  de 1794-1796 donna 
au x  forces m ilita ires de la  R épublique le nom  de Garde 
na tio n a le . Le te rr ito ire  de la  cam pagne form a, pour la 
prem ière fois, un  certa in  nom bre de com pagnies sous des 
chefs spéciaux . E n  1806, les gardes na tionales fu ren t 
réorganisées. Le D ép artem en t du L ém an form a une 
légion divisée en six cohortes ou bata illons ; Genève en 
fo u rn it deux, les hom m es devaien t s ’a rm er e t s ’équiper 
à  leurs frais. E n 1818, tous les hom m es des m ilices du 
can ton , de 20 à 60 ans, fo rm èren t six bata illons d ’in fan 
te rie , un  b a ta illon  d ’artille rie  e t un  corps de cavalerie. 
Les hom m es de 20 à 27 ans co n stitu a ien t le con tingen t 
fédéral. La d irection  des affaires m ilita ires é ta it confiée 
à  u n  Conseil m ilita ire  présidé p a r le syndic de garde et 
composé d ’un certa in  nom bre d ’officiers et de tro is con
seillers d ’É ta t .  E n  1839, on fo rm a un b a ta illon  spécial 
de sapeurs-pom piers pour la  Ville de Genève, composé 
de tro is com pagnies. E n 1847, le poste de syndic de la 
Garde fu t supprim é, le p résid en t du D ép artem en t m ili
ta ire  dev in t le chef supérieur des trou p es , il eu t pour 
chef d ’é ta t-m a jo r un  colonel in sp ecteu r des milices.

L a nouvelle organ isation  de 1848 découlan t de la 
c o n stitu tio n  fédérale v in t ensuite  su p p rim er la  d istinc
tio n  en tre  les corps fédéraux  et can to n au x .

Uniformes. E n 1705, le corps soldé dénom m é la Gar
nison  p o r ta it  la  casaque bleue e t rouge, à  re troussis 
rouges, gilets e t bas rouges, chapeaux  bordés de b lanc. 
Peu après, to u s les hom m es fu ren t v ê tus de gris clair, 
doublure, p arem en ts, veste, cu lo tte  e t bas rouges, bou
to n s blancs e t chapeau  bordé de b lanc. P lus ta rd , on 
rem plaça la cu lo tte  rouge p a r une grise e t les bas rouges 
p a r des guêtres noires. Cet uniform e s ’est m ain ten u  
ju sq u ’en 1782. Celui des canonniers fu t noir e t rouge, 
celui des dragons rouge e t noir. Sous l ’ancien  régim e, 
la cocarde m ilita ire  é ta it  noire. E n 1789, h a b it noir 
avec revers, p a rem en ts et re troussis rouges, boutons 
jau n es p o rta n t un  soleil en relief, veste  e t cu lo tte  de 
d rap  b lanc avec grandes guêtres noires, chapeau  bordé 
d ’or. P e n d a n t la réun ion  à la France l ’uniform e fu t 
bleu  à passepoils rouges, avec des shakos pour coif
fure. Les légionnaires du D ép artem en t du L ém an p o r
tè re n t du  bleu avec des revers b lancs.

P en d an t la période révo lu tionnaire , les d rap eau x  et 
les cocardes é ta ien t rouges, noires e t jau n es. —  Voir 
Massé : E ssai hist, sur l ’organisation des milices de 
Genève. [H .  F.]

F. H i s t o i r e  m o n é t a i r e . La loi C om batte  du V Ie s. 
m entionne une M oneta Genevensis, m ais les plus a n 
ciennes m onnaies qui nous so ient parvenues a p p a rtie n 
n e n t à  l ’époque m érovingienne et d a te n t très  p robab le
m en t des V I I e e t V I I I e s. Ce so n t des tiers de sous d ’or 
qui p o rten t le nom  de la  ville e t celui du  m onnayeur. 
Sous la dy n astie  carolingienne, de m êm e que sous les 
rois de Bourgogne tran s ju ra n e , l ’a te lie r m onéta ire  gene
vois ne p a ra ît pas avoir fonctionné. Les prem ières pièces 
épiscopales re m o n ten t au  com m encem ent du X I e s. Ce 
son t des deniers e t des oboles qui p résen ten t le tem ple  
carolingien, avec le nom  de la  ville, e t, au  revers une 
croix accom pagnée du  nom  de l ’évêque. Les deniers 
épiscopaux postérieurs on t un  ty p e  d ifférent ; la  croix a 
rem placé le tem ple  carolingien au  dro it des m onnaies ; 
la tê te  e t le nom  de sa in t P ierre  ap p ara issen t au  re 
vers.

L ’accord de Seyssel av a it reconnu  à  l ’évêque le d ro it 
exclusif de b a ttre  m onnaie dans to u te  l ’étendue du dio
cèse, m ais le com te de Savoie cherchait à  p a raly se r ce
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A n c i e n n e s  m o n n a i e s  g e n e v o i s e s .

I. Évêché  1-3 : 1. D en ier  an onyme. — 2. D enier  de l ’évêque Conrad (env. 1020). — 3. D enier  anonyme. — II. Monnaies des
d u c s  de Savo ie , frap pées  à Gornavin, 4 et 5 : 4. Teston  de Charles  I (1482-1490). — 5. D ucat  or de Phil ibert  II (1497-1501). —  III. R é 
p ubl iq ue de G enève  6-16 : 6 . É cu  p is to le t  or, 1563. — 7. É cu ,  1554. — 8. Écu ,  1562. — 9. Ducat  or, 1651. — 10. P i s to le  or de 35 fl. , 
1762. — 11. P is to le  or de 40 fl. 3 s . ,  1724. — 12. 21 so ls,  1710. — 13. Triple p is to le  or, 1771. — 14. Tes ton  blanc,  1620. — 15. 2 flo
ri ns  =  24 so ls ,  1635. —  16. 2 florins =  24 so ls ,  1644. — IV.  S ous  la domination française  (1800-1805) 17 e t  18 : 17. 5 c t s . ,  an IX .  —
18. 1 franc,  an XIII.  —  V. Monnaie  de n éce ss i t é  : 19. 1 sol,  1590.
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dro it e t à  su b s titu e r au x  m onnaies épiscopales des m on
naies frappées dans des ate liers de Savoie, aux  portes de 
Genève. C’est ainsi q u ’il fit o uvrir en 1448 la  m onnaie  de 
C ornavin. L ’évêché de Genève se tro u v a it  alors adm i
n istré  pa r Am édée, naguère  duc de Savoie, puis pape 
sous le nom  de F élix  V ; il renonça  au  bénéfice de l ’a te 
lier de C ornavin, à  son d ro it de b a ttre  m onnaie ; ses 
successeurs su iv iren t son exem ple, e t l ’a te lier genevois 
ne fu t ro u v e rt q u ’au  X V Ie s. p a r les citoyens. Les Con
seils n o m m èren t en 1535 un  m aître  de la M onnaie, 
chargé de d iriger la  fab ricatio n . L a d irection  supérieure 
é ta it  confiée à  un  général de la M onnaie, nom m é chaque 
année p a r le Conseil. P a rm i les g raveurs de la  M onnaie, 
on co m p ta  la  d y n astie  fam euse des R oyaum e, puis celle 
des D assier.

De 1535 à 1792, deux systèm es m onéta ires on t été 
suivis à  Genève : le florin et la liv re  couran te . Le florin 
se d iv isa it en douze sols de douze deniers. A côté du 
florin, la  livre couran te  a p p a ru t vers la  fin du  X V IIe s. 
E lle se d iv isait en v in g t sols de douze deniers couran ts 
chacun.

L a M onnaie genevoise a  frappé  de 1535 à 1792 une 
douzaine de pièces différentes de billon, sols, six-sols, 
deniers, e tc . Gomme m onnaie  d ’arg en t, elle a  frappé  des 
th ale rs , dem is, q u a rts , hu itièm es e t seizièmes de th ale rs , 
des tes to n s , dem i-testons e t te s to n s  blancs, des pièces 
de un  e t deux  florins e t de nom breux  m ultip les de sols. 
On a onze espèces de m onnaies d ’or, des trip les pistoles, 
des pistoles de 35 florins, des quadrup les pistoles, des 
écus p isto le ts, des doubles d u cats, des ducats, des p is
toles e t des écus.

D ans le b u t  de se p rém u n ir contre les fa u x  m on- 
n ay eu rs, quelques m onnaies é trangères devaien t, pour 
pouvo ir ê tre  u tilisées à  Genève, ê tre  revê tu es d ’une 
con tre-m arque  ap p are n te  apposée p a r  la  M onnaie de 
Genève.

E n  1792, la  rév o lu tion  é ta b lit le systèm e décim al pour 
les m onnaies, e t Genève d ev in t en 1798 u n  a te lier m oné
ta ire  frança is . Des m onnaies françaises fu ren t frappées 
à Genève m arquées d ’un  G, d ’un  tire u r  d ’arc, d ’un  lion 
ou encore d ’un poisson. E n 1814, la  re s tau ra tio n  de la 
R épublique en tra în a  le re to u r des anciens systèm es m o
n é ta ires ; en 1838, le systèm e décim al français fu t 
ad o p té , la  dernière frap p e  eu t lieu en 1848. —  Voir 
Dem ole : H ist, monétaire de Genève, dans M D G , ser. 
in-4°, I e t I I .  [H. F.]

G. H i s t o r i o g r a p h i e . On ne possède guère de chroni
ques de Genève a v a n t le X V Ie s. P arm i les fragm en ts an- 
nalistiques plus anciens, il fa u t m en tionner la  petite an
nale de Genève, utilisée p a r  B onivard , so it le Fasciculus  
temporis, p eu t-ê tre  détaché d ’une chron ique du m onas
tè re  de S ain t-V icto r, e t qui com prend les années 1303 
à  1335 (M D G  IX , 291). L ’im p ortance  des chroniques 
de Savoie p o u r l ’h isto ire  de la  région genevoise au 
m oyen âge ne  do it pas non plus ê tre  sous-estim ée. 
(Voir E .-H . G aullieur dans M I  G I I  ; pour la  chronique 
de Je a n  Servion, voir l ’édition  de B o lla ti; pour celle de 
C abaret, voir B ruchet : Le château de R ipaille.) P o u r les 
événem ents des années 1462-1464, on u tilise ra  en p a r ti 
culier la chronique française  publiée p a r B ollati sous 
le t i t r e  de La Rebellione di F ilip p o  senza terre, dans 
M iscellanea di Storia Italiana, X V I.

Les lu tte s  pour l ’indépendance de la  cité et les évé
nem en ts de la  R éform ation  on t laissé d ’im p o rta n ts  
souvenirs dans le Journal du syndic Jean  Balard  de 
1525 à  1531, publié  p a r J . - J .  C haponnière dans M D G  X , 
e t dans le p e ti t  m ém orial du n o taire  Messiez de 1532 à 
1544 (M D G  IX ). P o u r les années 1526 à 1535, le po in t 
de vue des p a rtisan s  de l ’ancienne foi se reflè te  dans 
le Levain  du Calvinisme, de Jean n e  de Jussie, religieuse 
de Sainte-C laire de Genève (réédité  p a r F ick  en 1865), 
tan d is  que le réc it de la  p réd ication  réform ée e t de 
l ’ém ancipa tion  po litique de 1532 à 1536 a été  rédigé 
p a r  le ré fo rm a teu r A ntoine F ro m en t sous le t i t r e  de 
Les actes et gestes merveilleux de la cité de Genève, édité  
p a r G ustave R evilliod en 1854 ; la  guerre de 1536 a  été 
n a rrée  p a r  la  fem m e de F ro m en t, Marie D entière.

Ce ne fu t  q u ’après l ’é tab lissem ent défin itif du nouveau 
régim e que le Conseil de Geriève provoqua  e t encouragea 
la  réd ac tio n  de chroniques ; dès 1542, il chargea de ce

trav a il l ’ancien p rieu r de S ain t-V icto r, François Boni
v a rd  ; les Chroniques de Genève fu ren t term inées en 
1551 ; elles v o n t ju sq u ’à l ’an  1530 e t ne fu ren t im p ri
m ées p o u r la  p rem ière fois q u ’en 1829-1830 ; la  lu tte  
de Calvin con tre  les L ibertins , de 1546 à  1555, fa it p rin 
c ipalem ent l ’ob jet d ’un  a u tre  ouvrage de B onivard , le 
Traité de l’ancienne et nouvelle police, en trep ris en 1556. 
(Voir a r t .  B o n i v a r d , à la b ib liographie duquel il fa u t 
a jo u te r  : J .-E . Bergli off : François de Bonivard, sein 
Leben und seine Schriften, e t R obert W iblé dans R H S  
1924.) Les Chroniques de Genève, de Michel R oset, t e r 
m inées en 1562, se p ro longent ju sq u ’à  ce tte  da te  ; elles 
co n stitu en t une œ uvre nouvelle , plus résum ée e t d ’ins
p ira tio n  officielle (éd. p a r H enri Fazy  en 1894).

Le Conseil de Genève se m o n tra n t co nstam m ent hos
tile , aux  X V Ie e t X V IIe s., à l ’im pression de sem blables 
h isto ires e t chroniques de Genève, la  p lu p a r t  des t r a 
v a u x  h isto riques de l ’époque et des con tinuations de 
R oset, son t restés à  l ’é ta t  de m anuscrits  ; on est m êm e 
assez m al renseigné su r leu r com position e t leurs a u 
teu rs .

Le Citadin de Genève, œ uvre de polém ique, m ais d ’une 
d o cu m en tation  fo rt im p o rtan te , fu t im prim é en 1606 
(voir T h. D ufour dans M D G  X IX , 318). P a r  con tre , les 
A nnales de la Cité de Genève, de Savyon, qui co n tin u en t 
R oset ju sq u ’en 1609, n ’on t été  im prim ées en 1858 q u ’en 
p a rtie , soit ju sq u ’en 1527 ; on n ’est du  reste  pas abso
lu m en t fixé su r leu r a u te u r  (Senebier : H ist. litt. I I ,  
111; A lb. Choisy, dans B S H G  IV , 321). P a rm i les 
t ra v a u x  h isto riques de Sim on G oulart (1543-1628), il 
fa u t c iter ses récits m anuscrits  et im prim és de la  guerre 
de 1589-1592 e t divers récits de l ’Escalade (L.-C. Jones : 
S im on Goulart). Les Chroniques de P ierre  d ’A irebau- 
douze du  Cest (1557-1627) v o n t ju sq u ’en 1545 e t sont 
en grande  p a rtie  inéd ites (M D G  X X II , 241; B S H G  
IV , 185). Il en est de m êm e de l ’H istoire de Genève de 
P ierre  P errin  (1593-1636) qui s’é tend  ju sq u ’en 1632 
(B S H G  I I I ,  352 ; IV , 459), de m êm e que celle de D a
vid P iaget (1 5 8 0 -1 6 4 4 ) .—  Voir Festgabe fü r P aul 
Schweizer, 287.

Il est n a tu re l que dans ces conditions les prem ières 
h isto ires de Genève im prim ées dussen t p a ra ître  à  l ’é tra n 
ger e t sans l ’aveu  du Conseil. Ce fu t  le cas en effet, de 
l ’H istoire de Genève, du m édecin lyonnais Jaco b  Spon, 
com pilation  estim able, publiée à Lyon en deux volum es, 
1680-1682 ; l ’édition  de Genève de 1730, fu t cependant 
revue p a r une com m ission nom m ée p a r le Conseil et 
pourvue  de no tes de J .-A . G autier (Senebier : H ist, 
litt. I I ,  319 ; —  J .-  A. G autier : H ist, de Genève I, 
p . X X X IX ). L ’Historia Genevrina, de Gregorio L eti, 
p a ru t à  A m sterdam  en 5 vol., en 1686 e t causa de 
grands ennuis au  gouvernem en t de la  R épublique pa r 
ses assertions aven tu reuses e t ses com m érages ; elle est 
cep en d an t in té ressan te  pour l ’h isto ire des m œ urs. (Sene
b ier : H ist. litt. I I ,  328. —  Genève au  X V IIe s. —  Du 
Bois-Melly, dans B IG  X X I, 21. —  Luigi Fasse : A ven tu - 
rieri della P enna del Seicento.) La prem ière h isto ire  de 
Genève qui m e tte  v ra im en t en œ uvre des m até riau x  
orig inaux , des docum ents d ’archives, est celle de Jean - 
A ntoine G autier (1674-1729) ; œ uvre rem arquab le  e t 
trè s  poussée, elle s ’a rrê te  à  l ’année 1691, e t bien que 
conservée à l ’é ta t  de m anu scrit ju sq u ’a u  X IX e s., elle 
a  servi de source à de nom breux  tra v a u x  et com
pila tions im prim és a v a n t elle. A ucune des synthèses 
ten tées ju sq u ’à  nos jou rs  ne s ’élève au  n iveau  scientifi
que ni ne dépasse l ’H istoire de Genève de G autier, qui 
a  été  publiée de 1896 à 1914 en 8 vol. e t une tab le  
(Alfred G au tie r : Notice sur la vie et les écrits de J .-A .  
Gautier, e t le vol. I de l'H isto ire . —  Festgabe fü r  P aul 
Schweizer, 287).

Le X V I I I e s. a  été plus favorable  au x  écrits politiques 
q u ’au x  recherches h isto riques. L ’érud ition  y  est re p ré 
sentée p a r  F irm in  A b auzit e t L éonard  B aulacre ; dans 
la  m asse des pub lications po litiques on se re tro u v e  fa 
c ilem ent grâce à l ’excellente Bibliographie historique 
de Genève au X V I I I e s., d ’Ém ile R ivoire (M D G  X X V I 
e t X X V II). L ’H ist, de Genève de P ierre  B érenger, publiée 
en 6 vol. de 1772 à 1773, s’a rrê te  inachevée avec l ’année 
1761 ; on en connaît une su ite  m anuscrite  ju sq u ’en 
1798 ; le Tableau historique et politique des Révolutions
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de Genève, de François d ’Ivernois, publié en 3 vol. de 
1789 à 1791, beaucoup plus encore que l ’Histoire de 
Bérenger, reflète  les tendances des p a rti sopposés. On 
en p eu t dire a u ta n t  bien en tendu , des nom breux  m é
m oires, jo u rn au x  et correspondance de l ’époque ; l ’in 
v en ta ire  de ces sources m anuscrites reste  à  faire. Parm i 
les docum ents publiés, il fa u t re ten ir les correspondances 
réunies pa r J.-B . Galilïe pour le X V II Ie e t le X I X e s., 
sous le t itre  de D’un siècle à l’autre ; les Lettres de Jean  
Rofjet, 1753-1783 ; les M émoires d ’Isaac Cornuaud de 
1770 à 1795, publiées en 1912.

Le renouveau  des études h istoriques s ’est m arqué à  
Genève comme ailleurs p a r l ’app lication  des m éthodes

sérieusem ent après 1839 (voir Louis Dufour-V ernes, 
dans B S H G  I I ,  19). Dès 1819, J.-A . Galiffe comm ence 
dans les fonds de ce dépôt ses p a tien tes investigations ; 
en 1829 et 1830, il publie ses M atériaux pour l ’histoire 
de Genève ; en 1829 p a ra ît égalem ent le prem ier volum e 
de ses Notices généalogiques ; les docum ents d ’archives 
le conduisiren t à p rendre  à l ’égard des sources h isto rio 
graph! ques une a tt i tu d e  ex trêm em ent c ritique ; au  reste  
les reproches que l'o n  a pu adresser à  sa m éthode et 
aux  jugem en ts passionnés q u ’il form ule à l ’égard des 
p artisan s de Calvin, n ’enlèvent po in t leur va leur aux 
pièces d ’archives q u ’il a fa it connaître  dans ses nom 
breu x  trav au x , m anuscrits et im prim és. (Voir J.-B  .-G.

Genève en 1837. D'après une li thographie  de F. Dandiran (Bibl. de Genève) .

critiques e t le recours aux  sources originales. Il est n a tu 
re llem ent plus sensible dans les recherches de détail et 
les m onographies que dans les œ uvres de synthèse. Les 
Histoires de Genève qui se succèdent p euven t se recom 
m ander pa r des m érites divers ; elles sont cependant a u 
jo u rd ’hui plus ou m oins vieillies ; telle celle du profes
seur Jean  Picot, parue  en 1811, en 3 vol. ; celle d ’A. 
Thourel, 3 vol., 1832-1833 ; les deux volum es de P ic te t 
de Sergy : Genève, origine et développement de cette 
république, 1845, in té ressan ts pour le m oyen âge e t 
qui s ’a rrê ten t à  1532 ; le livre de E .-H . G aullieur : 
Genève depuis la constitution de cette ville en république  

ju squ 'à  nos jours, 1532-1856 ; le Précis de Jam es Fazy,
1838. Les deux ouvrages qui son t le plus constam m ent 
u tilisés de nos jo u rs son t l ’Histoire de Genève racontée 
aux jeunes Genevois, 1865, de Jo h n  Ju llien  qui en beau
coup de ses parties  repose su r de bonnes sources, et 
l ’Histoire populaire du canton de Genève, 1905, de H. 
Denltinger.

Les études docum entaires et les publications de tex tes 
com m encent pa r les Fragments biographiques et histori
ques, qui son t ex tra its  des R egistres du Conseil de 1535 
à 1792, publiés en 1815 pa r le baron  F .-T h.-L . de Grenus, 
suivis en 1825 d ’un  second volum e pour la  période a n 
térieu re  à  ia R éform ation . A la m êm e époque, les A r
chives d ’É ta t  s ’o u vren t au  public, elles s’organisent

Galiffe : Notice sur la vie et les travaux de J .-A . Galiffe.
—  H enri B ordier : L ’école historique de Jérôme Bolsec.
—  France protestante I I .  —  B S H G  IV, p . 329-333). 
En 1838 se fonde à Genève la  Société d ’histoire et 
d ’archéologie. P arm i les publications de sources e n tre 
prises p a r ses m em bres ou p a r elle-même, il fau t citer 
en plus de ses 39 vol. de Mémoires et Documents e t de ses 
4 vol. de B ulletin , le Regeste genevois ou répertoire 
chronologique et analytique des documents im prim és re
latifs à l’histoire de la ville et au diocèse de Genève avant 
l ’année 1312, de Charles Le F o rt et Pau l-E . Lullin, 
1866 : deux volum es de chartes inédites, recueillies 
ju sq u ’en 1378, pa r E douard  Mailet (M D G  X IV  et 
X V III) ; les Registres du Conseil commencés avec l 'a n 
née 1409, publiés dès 1900 pa r Emile R ivoire et quel
ques collaborateurs ; les Documents sur l’Escalade 1598- 
1603, 1903 ; les ex tra its  des registres de la  m unicipalité  
de Genève, de 1798 à 1814, publiés p a r E douard  Cha- 
p u isa t sous le t it re  La M unicipalité  de Genève pendant 
la domination française, 2 vol. 1910 ; la Correspondance 
diplomatique de Pictet-de Rochemont et Francis D ’Iver
nois, de 1814 à 1816, publiée pa r Lucien Cramer, 2 vol.
1914.

L 'ac tiv ité  même de la Société d ’histo ire e t de ses 
m em bres a été résum ée dans deux rap p o rts , l ’un  de 
Charles Le Fort, en 1888, l ’au tre  de É douard  Favre  en
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1913 et dans le M ém . des cinquante premières années (1838- 
1888) e t celui de 1888 à  1913. Il est nécessaire de no ter 
égalem ent, à  côté de l ’ac tio n  de la  Société d ’h isto ire , à 
p a r tir  de 1853, celle de la  section  des sciences m orales et 
po litiques, d ’archéologie e t d ’h isto ire  de l ’In s t i tu t  n a 
tio n a l genevois, avec les t ra v a u x  de E .-H . G aullieur, de 
Ju le s  V uy, d ’H enri Fazy , e tc . ( J .  D uvillard  : Le cin
quantenaire de l’In stitu t national genevois ( 1853-1903). 
Il fa u t égalem ent in sis te r su r le g rand  in té fê t que beau
coup d ’é tran g ers on t con tinuellem ent m anifesté  envers 
l ’h isto ire  de Genève, en tre  au tres  E . D oum ergue, a u te u r 
de Jean C alvin , 5 vol. 1899-1917, e t Georges Goyau : 
Une ville-église 1535-1907 , 1919. E nfin  l ’académ ie, puis 
l ’un iv ers ité  de Genève n ’on t pas m anqué  d ’exercer une 
fo rte  influence su r le progrès des é tudes h isto riques, soit 
dans le dom aine de l ’h isto ire  na tio n a le , so it dans le ca
dre de recherches e t de synthèses plus v astes . —  Voir 
Charles B orgeaud : Histoire de V Université de Genève. —  
B ernard  B ouvier : Faculté des lettres 1872-1896. —  Ch. 
B orgeaud, dans Historique des Facultés, 1896-1914, 
p .  108. [Paul-E. M a r t i n . ]

R egistres de paroisses de la ville  de Genève (aux  A r
chives de l ’É ta t ) .  S a in t-P ie rre  : B ap têm es 1546, Ma
riages 1550, Décès 1545, 1549-1555 , et dès 15 5 8 ; 
S a in t-G ervais : B a p t. e t M ar. 1550-1551; S a in t-G er
m ain  : B ap t. e t M ar. 1557; M adelaine : B a p t. e t Mar. 
1550 ; T em ple-N euf (F u ste rie ) : B ap t. 1715, M ar. 1710 ; 
Église ita lien n e  : B ap t. 1554, M ar. 1566; C ongrégation 
de l ’Église anglaise : B ap t. e t M ar. 1555-1559; Église 
réform ée allem ande : B a p t. 1627, M ar. 1625 ; Église 
lu th é rien n e  : B ap t. e t M ar. 1708.

G E N È V E  ( C O N V E N T I O N  D E ) .  V .  CRO IX -R OU GE.
G E N È V E  ( É V Ê C H É  D E ) .  O r i g i n e .  L ’église Sain t- 

P ierre, qui p a ra ît  avo ir été  de to u t  tem ps la  cathéd ra le  
de Genève, a  p e u t-ê tre  été  édifiée sur l ’em placem ent 
d ’un  tem ple  p a ïen , puis reco n stru ite  vers 513-516 ; l ’église 
de la  M adeleine a une origine analogue ; une église 
ch rétienne, qui fu t  dédiée plus ta rd  à sa in t Germ ain, 
p a ra ît  avoir ex isté  dès le IV e s .;  on a quelques m orceaux 
d ’a rch itec tu re  de cette  époque. On p eu t penser que 
ces san c tu a ires ne fu ren t é tablis en pleine ville q u ’après 
le décret de C onstan tin  su r la  liberté  des cultes. E n  346, 
u n  évêque a p p a ra ît  à  Besançon e t à  Bâle ; on p e u t con
jec tu re r  q u ’il y  en  a v a it  un  aussi à  Genève. Le prem ier 
évêque de Genève a tte s té  est Isaac, v iv a n t vers 400.

L i m i t e s . Le diocèse de Genève com prend en p rin 
cipe la  Civitas Gebennensis so it la  ville e t les territo ires  
au  Sud e t à  l ’E st, lim ités p a r les diocèses de Grenoble, 
de M aurienne, de T aren ta ise , d ’A oste e t de Sion, avec, à 
l ’Ouest du R hône, le V alrom ey qui fa isa it p a rtie  du pays 
des A llobroges. On y  a jo u ta  le te rr ito ire  de la Colonia 
Equestris qui s ’é te n d a it au  N ord du L ém an, d ’A ubonne 
ju sq u ’à  Sain t-G ervais aux  p o rtes de Genève. Ce n ’est 
que len tem en t que le pays fu t  christian isé, d ’abord  le 
long des ro u tes rom aines con d u isan t à  L yon e t, pa r 
Boutae ou A nnecy, au  Cenis ; puis à  l ’in té rieu r e t vers

les m ontagnes. L ’église d ’A nnem asse, non loin de la 
m étropole, fu t consacrée en 513. Ce n ’est que de 1090 
à  1144 que s ’élèvent, au x  ex trém ités du pays, les 
m onastères d ’A bondance, d ’A ulph, de S ix t e t de Cha
m onix . Après le I X e s. le diocèse fu t divisé en décanats ; 
on ne sa it com bien il y  en a v a it  à  l ’origine ; il y  en eu t 
finalem ent h u it : ceux de Genève, puis ceux d ’A ubonne 
e t de Ceyserieu, sur la  rive d ro ite  du R hône ; celui d ’Al- 
linges, au  m idi du lac ; ceux d ’A nnem asse, de Vuillon- 
nex , de R um illy  e t de Sallanche, plus au  Sud. Le can 
to n  actuel de Genève ne com prend que l ’ancien  doyenné 
de Genève e t une p e tite  p a rtie  des décanats d ’A ubonne, 
A nnem asse e t V uillonnex. Une frac tion  du d écan at 
d ’A ubonne se tro u v e  dans le can to n  de V aud ; les a u 
tres  doyennés so n t en F rance.

A d m i n i s t r a t i o n . Comme la  Civitas Gebennensis re
lev a it de la  p rovince de Vienne, l ’évêque de Genève re le 
v a it  de l ’a rchevêque m étropo lita in  de Vienne. L ui-m êm e 
é ta it, en 882, nom m é p a r le  clergé e t p a r  le peuple . Ce 
d ro it passa  plus ta rd  au chap itre  cathéd ra l, auquel il 
d em eura ju sq u ’en 1536. Mais en 1260, l ’évêque H enri de 
B o ttis  fu t  nom m é p a r le pape, à  cause des divisions du 
ch ap itre , e t dans les siècles qui su iv iren t, la  cour de 
Rom e in te rv in t so uven t dans la  nom ination , sur la 
reco m m an d a tio n  des princes de Savoie. E n  o u tre  de sa 
souveraine té  tem porelle  d o n t nous n ’avons pas à p a rle r 
ici, l ’évêque a v a it  sa m ense particu lière , d istinc te  dès le 
X I e s. de celle du ch ap itre .

Au V Ie s. l ’évêque de Genève se fa it rep résen ter p a r  
des p rê tres  au x  deux conciles d ’Orléans. E n 899, les 
évêques p résen ts au synode de Vienne s ’ad ressen t à 
des clercs de Genève, q u ’ils nom m ent, pour se p la in d re  
de l ’absence de leu r évêque ; ces clercs son t évidem 
m en t ses conseillers. Le nom  m êm e du chap itre  a p p a 
ra ît  en 1032, le p rév ô t en 1052. Des s ta tu ts  de 1292 et 
1483 règ len t l ’o rgan isation  du  ch ap itre  qui a v a it 32 
chanoines. A côté d ’eux, l ’évêque é ta it assisté  des doyens 
qui n ’é ta ien t pas chanoines de d ro it. Il leu r superpose 
en 1225, pour la ju stice  ecclésiastique, un  official, d o n t 
les derniers s ta tu ts  d a te n t de 1444. Au X IV 0 s., u n  
g ran d  v icaire supplée l ’évêque pour l ’adm in istra tio n  
sp irituelle  ; au  siècle su iv an t, il y  a  des évêques au x i
liaires ou sufîragan ts.

Le docum ent le p lus ancien que l ’on a it su r l ’adm in is
tra tio n  in té rieu re  de l ’évêché est le procès-verbal d ’une  
enquête  fa ite  en 1227, sur la  gestion  de l ’évêque A im on 
de G randson. Les plus anciennes co n stitu tio n s syno
dales que l ’on a it  conservées son t de Tévêque P ierre de 
F aucigny  en 1317. On a  des visites d ’églises de 1411 
1443, 1470, 1481 et 1518. Le p rem ier pouillé du  diocèse- 
est de 1306 environ. A cette  époque, il y  a v a it 397 églises, 
h ô p ita u x  ou chapelles, h u it abbayes, sep t ch artreu ses , 
50 prieurés, d o n t le plus ancien, celui de Sain t-V ictor, 
da te  de 514, enfin des couvents de fem m es et les m ai
sons du T em ple. L a v isite  de 1443-1445 indique 529 égli
ses paroissiales, celle de 1480 donne 517 églises v isitées.

Liste des évêques

Isaac , vers 400.
Salonius I, 440-455. 
T heoplaste, vers 475. 
D om itien.
M axim e I, 513-523. 
P ap p u lu s I, 541-549. 
Salonius I I ,  570-573. 
C aria tto , 584-585. 
R usticius, 602.
P a tric iu s, 602.
A ppelinus, 627.
P ap p u lu s I I ,  650. 
E goaddus, vers 660-672. 
E ucherius, vers 783. 
W alternus, 802. 
A ltau d u s , 833. 
A lbam auro , 859. 
Ansegisus, 877. 
O p tandus, 882.
B ernard , vers 892. 
F ranco , vers 908.

R eculfus, 912.
A delgaudus, 964.
G erard, vers 988.
H u g u e s jd e  Salins), 988-1019. 
C o n rad ,"ap .1019.
A dalgod, ap . 1025.
F rédéric , 1031-1073.
B orzadus, 1073-1078.
Gui de Faucigny , 1078-1120. env. 
H u m b ert de G ram m ont, 1124-1134. 
A rdu tius de Faucigny , 1135-1185. 
N antelm e, 1185-1206.
B ernard  C habert, 1206-1212.
Siège vacant, 1212-1215.
Aym on de G randson, 1215-1260. 
H enri de B ottis, 1260-1268.
Aym on de M enthonay, 1268-1275. 
R o b ert de Genève, 1276-1287. 
Guillaum e de Conflans, 1287-1295. 
M artin  de S a in t - G erm ain, 1295- 

1303.
Aym on du Q uart, 1304-1311.
Pierre de Faucigny, 1311-1342.

Guillaum e A llam and de Saint-Jeoire,.
1342-1366.

G uillaum e Fourn ier de M arcossey, 
1366-1377.

Je a n  de Murol d ’E sta ing , 1377-1385- 
A dhém ar Fabri, 1385-1388. 
Guillaum e de L ornay , 1388-1408. 
Je a n  de B ertrands, 1408-1418.
Je a n  de R ochetaillée, 1418-1422. 
Je a n  Courtecuisse, 1422-1423.
Je a n  de Brogny, card inal, 1423-1426. 
François de Mez, 1426-1444.
A ym on de Savoie, 1444-1451.
P ierre de Savoie, 1451-1458. 
Jean-L ouis de Savoie, 1460-1482. 
U rbain  de Chevron, 1482-1483.
Jean  de Compois, 1483-1484. 
François de Savoie, 1484-1490. 
A ntoine Cham pion, 1491-1495. 
Philippe de Savoie, 1495-1510. 
Charles de Seyssel, 1510-1513. 
Jean -F ranço is de Savoie, 1513-1522. 
P ierre de la  B aum e, 1523-1533.
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L e s  é v ê q u e s  a  A n n e c y .  Après l ’é tablissem ent de 
la  Réform e à Genève, l ’évêque se re tira  à  Annecy, où 
il con tinua  à  ad m in istrer la p a rtie  savoyarde du diocèse 
de Genève. C’est ainsi que sa in t François de Sales fu t 
de 1602 à 1622 évêque de Genève, résid an t à  Annecy. 
Le dernier évêque de Genève-Annecy, Joseph-M arie 
P aget, résigna en 1801. Le te rrito ire  du diocèse sup 
prim é à cette  da te  fu t com pris dans le diocèse de 
C ham béry créé par le C oncordat. — Voir pour le ré tab lis
sem ent du  catholicism e à  Genève, l ’article  G e n è v e .

L e s  é v ê q u e s  a F r ib o u r g . En 1819, le can ton  de 
Genève s ’é ta n t accru  d ’un  certain  nom bre de com m u
nes catholiques autrefo is savoyardes, ces comm unes 
fu ren t ra ttach ées  au  diocèse de L ausanne, don t le 
chef p r it  désorm ais le t i t r e  d ’évêque de L ausanne et 
Genève (en 1871) et, depuis 1925, celui d ’évêque de 
L ausanne, Genève et F ribourg  (A F  1918).

Voir M. Besson : Les origines des diocèses de Genève, 
Laus, et S ion . —  D uchène : Les Fastes épiscopaux de 
l’ancienne Gaule.—  Regeste genevois.—  Mercier : Le Chap. 
deGenève. — E n plus les ouvrages généraux  concernant la 
Savoie. —  K arm in  op. cit. — L. Em s : A  propos du titre 
« Évêques de Laus, et Genève » dans A F  1918. [M. R.l

G E N È V E  ( L A C  D E )  (ail. G e n f e r s e e )  (Voir D G S  
sous L é m a n ) .  Le lac de Genève ou lac Lém an a porté  
dès l ’a n tiq u ité  cette  dernière appellation . Atuavr, Afjjivr) 
ou Aeudvz, ou encore lacum Palam enam , d ’après S tra- 
bon ; lacus Lem annus, d ’après Pom ponius Mela ; Le- 
m annus, d ’après Pline ; palus nomine Lem annus, d ’après 
A m m ien M arcellin. Dans l ’itinéraire  d ’A ntonius, au 
I I e s. ap . J.-C ., en tre  Nyon et Orbe, on tro u v e  lacus 
Lausonius. La carte  Théodosienne ou de P eu tinger porte  
lacus losanete. Au m oyen âge, il sem ble que la  désigna
tion  de lac  de L ausanne ou Lozanne a it p révalu . Au 
X V Ie s., ap p a ra ît le nom  de lac de Genève. Tschudi, 
en 1538, inscrit lacus Lem annus, der Losner- oder Jenfer- 
see ; Sébastien M ünster, dans sa Cosmographie, d it lac 
de Genève q u ’on appela it au trefo is lac Lém an. La carte  
du  P . Ignazio D an ti (1570), la  carte  m anuscrite  du 
syndic du V illard (1581), p o rten t lac de Genève. La 
Choregraphica tabula lacus Lem ani, pa r Jac . G oulart, 
de Genève (1609), porte  lacus Lemanus, nunc lac de 
Genève, Helvetiis Genfersee. D ans le X V II Ie s., les 
cartes com m encent à p o rte r  lacus Genevae pour le 
p e tit  lac, lacus Losanae pour le grand  lac. Au X V II Ie s., 
le nom  de lac de Genève est couran t dans les langues 
étrangères (Genfersee, lake o f Geneva, lago di Ginevra). 
E n Suisse, on re tro u v e  le nom  de L ém an dans la  R épubli
que lém anique, du 24 jan v ie r au  9 février 1798, puis 
sous le régim e de la R épublique helvétique, dans le 
can ton  du L ém an qui du ra  ju sq u ’en 1803. ■— Voir 
S trabonos : Geographicon V, p. 204. — Strabonos, 
éd it. Quarini e t Gregorii I, p. 371. —  A. de C laparède, 
dans Le Globe V II, 92.

Préhistoire. Dès l ’époque m agdalénienne, lors du re 
t r a i t  des glaciers, l ’hom m e paléolith ique a pu  s ’é tab lir 
dans les environs du lac, qui élevait alors sa n appe  à 
30 m . au-dessus du n iveau  actuel. La preuve en est 
fournie pa r les découvertes faites à  Veyrier, à  quelque 
distance de Genève, pa r M ayor, Taillefer (1840), Alf. 
Favre , H . Gosse, Thioly, etc., et au  Sex du C hâtelard, 
près de Villeneuve, pa r H . de Saussure e t L. Taillefer 
(1870). —  Alf. C artier : La station magdalénienne de 
Veyrier, dans Arch, suisses d’anthropologie I I ,  44. —
H . de Saussure : La grotte du Scé, près Villeneuve, dans 
Arch, des sc. de la B U  X X X V III , X L IV .

Après un  in tervalle  considérable qui succéda à  cette  
prem ière occupation  p réh isto rique, débu te  pour no tre  
contrée la  période lacustre  ou des p a la fitteu rs . Elle 
com prend deux périodes, l ’époque de la p ierre polie 
ou néolithique, et l ’âge du bronze. A la  prem ière se 
ra tta c h e n t les sta tio n s su ivan tes : V illeneuve, Cully, 
Morges (église, poudrière), F raidaigue, Rolle, du Châ
ta ign ier dev an t Dully, P rom en thoux , Bellevue ou Gen- 
th o d , des Pâquis, des Eaux-V ives, B elotte, Bellerive, 
la  Gabiule (Corsier), de la Vie à  l ’Ane (Chens), Nernier, 
Coudrée, Thonon. Les plus im p o rtan tes on t été celles 
de F raidaigue, des Pâquis, des Eaux-V ives, de la Be
lo tte , de Thonon. Les s ta tio n s de l ’âge du bronze sont 
trè s  nom breuses ; elles son t en général plus a v an t dans

le lac que les précédentes. Plusieurs d ’entre elles se 
son t d irec tem en t superposées aux  sta tions néolith iques. 
E n  voici la liste  : V illeneuve, Cully, Pierre de Cour sous 
L ausanne, du Flon, Venoge, des R oseaux (Morges), 
G rande Cité de Morges, Sain t-P rex , Rolle, Beaulieu, 
Creux de la Dullive, Nyon, Céligny, Coppet, Myes, 
Versoix, Bellevue, Cité de Genève, pointe à la  Bise, 
Bellerive, la  Gabiule, Anière (Bassy), H erm ance, la 
F abrique  (Chens), Creux de Tougues (Messery), Mes- 
sery, Nernier, Thonon. Les plus riches fu ren t celles des 
R oseaux, de la G rande Cité de Morges, de la Cité de 
Genève. Quelques s ta tio n s sont d ’âge inconnu : P audex , 
P ie rre ttes , Saint-Sulpice, Boiron, E xcevenex. Les seules 
p a la fittes qui on t livré quelques objets en fer son t les 
sta tions de Plongeon (Genève), de Versoix e t de Beau- 
regard . Il s ’ag it sans doute  de pièces apportées pa r le 
comm erce ou p eu t-ê tre  pa r des pillages de guerre . 
Il n ’y  a  jam ais eu à p ro p rem en t p a rle r des pa la fitteu rs 
de l ’âge du fer sur le lac de Genève. —  Voir F .-A. Forel : 
Le Lém an  I I I .  — R. M ontandon : Genève, des origines 
aux invasions barbares. —  L. B londel : Relevé des sta
tions lacustres de Genève, dans Genava I. —  E. P itta rd  : 
L ’outillage lithique des, stations lacustres de Genève, dans 
Mélanges Soc. auxil. du Musée de Genève, 1922.

Ëboulement de Tauredunum . Cet événem ent h is to ri
que, en 563 de n o tre  ère, su rvenu  dans le B as-V alais, 
a  v ivem ent ém u l ’im agination  populaire rivera ine  qui 
qui en a conservé le souvenir trad itio n n e l ju sq u ’à 
nos jou rs. On en connaît deux récits de l ’époque, l ’un 
de M arius, prem ier évêque de L ausanne (M arii .4venti- 
censis épis, chronicon dans M D R  X I, X I I I ,  38 L ausanne 
1853), l ’a u tre  de Grégoire de Tours (S. Gregorii episcopis 
Turonensis historia francorum  IV , X X X I, dans Migne : 
Patrologiae cursus complétas L X X I, 293). D ’après ces 
récits , l ’éboulem ent au ra it te llem ent ébranlé le lac 
que les côtes ju sq u ’à  Genève au raien t été complè
tem en t inondées.

N avigation. Elle a dû exister déjà à l ’époque des p a la 
fittes, ainsi q u ’en tém oigne le canot, creusé dans un 
tronc, tro u v é  dans la sta tio n  de Morges et conservé au 
Musée de Genève. De l ’époque rom aine nous ne savons 
rien de précis. Une inscrip tion  trouvée au  pied de la  
Tour-de-lT le de Genève, signale un don fa it au dieu 
Silvanus pour le sa lu t des radeleurs (bateliers) pa r L . 
Sanctius M arcus leur am i (Mommsen : Inscriptiones 
helveticae, n° 75). A Colovray, près de Nyon, des fû ts de 
colonnes m iliaires ébauchées av a ien t été réunies au 
bord du lac, sur la  grève, pour être  tran sp o rtées pa r 
eau à leur destina tion  (M A  GZ XV, 215).

Dès le X I I I e s., nous avons la  m ention  de b a teau x  
de pêche et de tran sp o rt appelés corsaires. A côté des 
b a te au x  à tro is ou q u a tre  ram eurs, il y  a v a it des b a r
ques de p lus grande portée  ju sq u ’à  d ix -hu it hom m es.

Flotte de guerre. A p a r tir  de 1288 on vo it a p p a ra ître  
des galères (galee, gualee) ,  de grandes galères m ontées 
pa r 90 à  120 ram eurs et to u te  une tro u p e  d ’archers, et 
de pe tites galères ou g a ile ttes . Q uatre ou cinq galères 
a p p arten a ien t à la  m aison de Savoie, e t deux barques 
à barrières (naves baragniatae) à la  ville de Genève. 
V illeneuve é ta it alors le p o rt m ilitaire  de la flo tte  de 
Savoie. En novem bre 1535, le duc de Savoie bloque Ge
nève pa r voie du lac. Le 28 jan v ie r 1536, une fiotille 
de guerre savoyarde, composée d ’une galère et de hu it 
b arques, ap p a ra ît lors de l ’invasion  du Pays de Vaud 
p a r les Bernois ; au  mois de m ars de la  m êm e ann ée , 
une grande galère savoyarde, lors du siège de Chillon 
p a r l ’arm ée bernoise, est mise en fu ite .

La flo tte  de Genève en tre  sérieusem ent en action 
au  com m encem ent du X V Ie s. E n jan v ie r 1536, deux 
barques son t équipées pour aller chercher des vivres 
et faire  des prisonniers. L a fiotille genevoise, forte  de 
deux galères, deux barques et quelques b a teau x  légers, 
poursu it la grande galère savoyarde mise en fu ite  pa r 
les Bernois à Chillon ; elle ram ène B onivard , trio m p h a 
lem ent. Vers 1580, Genève é tab lit un  corps m ilitaire  
exercé à  la guerre navale. E n 1588, on vo it une flottille 
genevoise de tro is barques aller faire une expédition 
de m araude  à la  B elotte. E n 1589, les b a teau x  genevois 

I tran sp o rtè ren t à  Thonon l ’artillerie  nécessaire au  siège 
des châteaux  de Thonon et de R ipaille ; la  flotte gene-
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voise s ’em p ara  de to u s  les b a te au x  savoyards. E n  1590, 
une flottille  sort, du  p o rt de Thonon, fo rte  de deux fré 
ga tes e t cinq  p e tits  b a te au x , e t m ontée pa r 180 h. ; 
elle a tta q u e  tro is  barques parties  de Morges à d estin a 
tio n  de Genève. E n  1611, Genève fa it constru ire  un  
nouveau  ty p e  de b a te a u x  de guerre . A cette  époque, la 
F rance, m aîtresse  du Pays de Gex, ne sem ble pas avoir 
possédé de b a rques de guerre.

Ju s q u ’au  m ilieu du  X V IIe s., Berne ne s ’é ta it pas 
b eaucoup  occupé de galères et de Hottes de guerre. En
1656-1659, il fa it constru ire  à Vevey, Morges e t Nyon, 
des ba rq u es de guerre , ainsi que deux nouvelles à 
Genève (G rand et P e tit  Ours), qui fu ren t term inées en 
1672 ; elles p o u v a ien t con ten ir q u a tre  à cinq cents hom 
m es. L eur co m m andan t fu t Je a n  Geoffroy, seigneur de 
T orren t, qui re s ta  au  service de Berne ju sq u ’en 1687.

Vers 1672, deux grandes barques savoyardes a p p a 
ra issen t d ev an t Morges et in q u iè ten t Genève qui, pour 
répondre  à ces m enaces, arm e en 1678 une g rande  ga 
lère p o r ta n t dix canons (le Soleil). E n 1690, la flottille 
savoyarde , après l ’envah issem ent du  Chablais p a r la 
F rance, fu t vendue aux  Bernois, m ais ceux-ci du ren t la 
rendre  à la Savoie en 1696 : il ne re s ta it alors que q u a tre  
b a te au x  en bon é ta t .  E n  1703, lors de la  nouvelle in v a 
sion de la Savoie p a r la  F ran ce, la flo tte  savoyarde  fu t 
offerte au x  Bernois, m ais ceux-ci ne répond iren t pas 
à  cette  dem ande.

En 1720, il y  a v a it  encore à. Genève des galères à six 
e t h u it paires de ram es ; c ’est la  dernière m ention  écrite 
que l ’on tro u v e  de ce ty p e  de b â tim en t de guerre  sur 
le L ém an. C ependant, vers la  fin du X V I I I e s., on voit 
un  ren ouveau  dans l ’o rgan isation  de la  m arine  bernoise 
du  L ém an ; m ais il s ’ag it de barques de com m erce ré 
quisitionnées pour le m ilita ire . E n 1792, le lieu ten an t- 
colonel de Crousaz, du  rég im en t de Morges, a v a it encore 
à sa disposition  quelques b a te au x  et 90 h. d ’équipage. 
Mais, le 28 jan v ie r  1798, q uand  les troupes françaises 
trav e rsè ren t le lac, de T honon à O uchy, cette  flottille 
é ta it  dé jà  dispersée ou du  m oins n ’a p p a ru t pas. D ’au tre s  
réqu isitions de b a te au x  on t encore eu lieu au x  X I X e et 
X X s s. ; en 1814, pour le tra n sp o rt  des tro u p es du  co
lonel G irard , de Nyon au  Port-N oir, le 1er ju in  1814, 
et dans la n u it du  11 au  12 novem bre 1918, lors de la 
grève générale, p o u r le tra n sp o rt du  rég im ent d ’in 
fan te rie  4 de Genève à O uchy.

Le p rem ier b a te au  à v ap eu r, le Guillaume Tell, fu t 
lancé en 1823. Trois com pagnies de nav ig a tio n  se cons
titu è re n t en 1873, en une Compagnie générale de navi
gation sur le Lém an.

Voir en général J.-C . F a tio  de D uillier : Remarques 
su r l'h ist. na t. des environs du lac de Genève dans Spon : 
H ist, de G. I I ,  449. —  H .-B . de Saussure : Voyage dans 
les A lpes  I . —  Bridel : Essai sur le lac Lém an, dans 
Conservateur suisse  V. —  Ch. L en théric  : Le Lém an. —
F.-A . Forel : Le Lém an, précis sc ientifique, 1886. —  Le 
m êm e : Le Lém an  3 vol. —  B erch to ld  H aller : Die ber- 
nische M arine a u f  dem Genfersee. [ L o u i s  [Ieverdin.]

G E N È V E  ( P A I X  D E ) .  Nom donné à  un  accord 
en tre  la  France e t les Suisses conclu le 7 novem bre 1515 
qui fu t la base du tra ité  de p a ix  perpétuelle  de F ri
bourg  de 1516. Les registres officiels de Genève ne 
m en tio n n en t pas exp lic item ent les t ra c ta tio n s  de 1515 
qui eu ren t lieu officieusement dès le 28 octobre . — 
Voir R o tt : Inv . V, 372. —  D ierauer. —  Castella : 
H ist, du G. de Fribourg, 226. [C. R.]

G E N E V E I S A N T S .  Nom donné au trefo is à  des co
lons ou aberga ta ires établis dans les m ontagnes qui 
b o rd en t au  Nord le V al-de-R uz (N euchâtel) ; ces colons 
é ta ien t d ’une condition  iden tique  à  celle des francs- 
hab erg ean ts  des vallées de la  Sagne et du  L o d e  e t fu ren t 
aussi appelés francs-habergéants geneveisants. Une t r a 
d ition , que l ’on n ’a  pu  ju sq u ’ici ni infirm er ni confirm er, 
les fa it ven ir de Genève à  la  fin du X I I I e s. et leu r a t t r i 
bue la fo ndation  des villages des Geneveys-sur-Coffrane, 
des H auts-G eneveys e t des G eneveys-sur-Sain t-M artin . 
D ans le J u ra  bernois, la  localité  des Genevez a u ra it  une 
m êm e origine. Le te rm e  de G eneveisant (genevois au 
X V e s.) est cité pour la prem ière fois en 1332, avec celui 
de francs-h ab erg ean ts . Il d isp a ra ît en 1709, lorsque le 
roi de P russe accorde la bourgeoisie de V alangin à

to u tes  les personnes dites « de condition  » du Val-de- 
Ruz. Au déb u t du X V e s., les G eneveisants fo rm aien t 
soit la to ta lité , so it une no tab le  frac tio n  de la popu lation  
des tro is localités précitées, ainsi que du P âq u ier et 
de Clémesin. Ils fu ren t affranchis de la  m ain-m orte  le 
9 m ai 1 4 1 2 . —  A rch. d ’É ta t  N euchâtel. [L . M.]

G E N E V E Y S  ( L E S  H A U T S ) .  Voir H a u t s - G e n e -  
v e y s  ( L e s ) .

G E N E V E Y S - S U R - C O F F R A N E  (C. N euchâtel, D. 
V al-de-R uz. V. D G S). Vge et Com. de la  paroisse de 

Goffrane. Genevois sus Corfrano au 
m ilieu du  X IV e s. Arm oiries  : d ’a 
zur à tro is chevrons cousus de gueu
les accom pagnés en chef de deux 
étoiles d ’or. La destinée de ce v il
lage a  été  in tim em en t liée à  celle de 
Goffrane et de M ontm ollin, avec qui 
il form a une générale com m unauté  
de 1 4 8 6  à 1 8 2 7 . Son origine sera it 
due, selon la  tra d itio n , à  des Ge
nevois fu y a n t l ’incendie de leu r ville 

en 1291  et venus dans la seigneurie de V alangin où 
ils fu ren t mis au  bénéfice d ’une s itu a tio n  privilégiée. 
A ucun docum ent n ’est venu  ju sq u ’à p résen t confirm er 
cette  a ssertion . P opulation : 19 2 0 , 561  h ab . —  Voir 
L. D ufour-V ernes : Origine et développement des H auts- 
Geneveys et Geneveys-sur-Coffrane, dans A lm anach de 
la Suisse romande 1 8 8 5 , p. 11 2 . —  W . P ie rreh u m b ert : 
Coffrane, dans M N  1 9 1 0 .—  A rt. G e n e v e i s a n t s .  [L .m .1 

G E N E V E Y S - S U R - S A I N T - M A R T I N  (C. N euchâ
tel, D. V al-de-R uz). L ocalité m entionnée au x  X IV e 
e t X V e s. e t qui é ta it située su r la m on tagne  au-dessus 
de Sain t-M artin  ; a u jo u rd ’hu i d isparue. E n 14 0 1 , elle 
co m p ta it h u it feux. De m êm e que les G eneveys-sur- 
Coffrane e t les H auts-G eneveys, elle d e v ra it son origine 
à  des colons genevois. [L . M.]

L E S  G E N E V E Z  (C. Berne, D. M ontier. V. D G S). 
Corn, e t paroisse. Anciennes form es : Jeneveys e t Ge- 
nevey, 1 3 8 1 , d a te  de la prem ière m en tion . D ’après une 
trad itio n , q u ’aucun  docum ent ne v ien t confirm er, cette  
localité  a u ra it été  fondée p a r une colonie de Genevois 
qui s ’y  sera ien t é tab lis vers la  fin du X I I I e s. pour 
fu ir la  guerre  e t l ’incendie. L ’abbaye  de Bellelay possé
d a it au x  Genevez de v astes te rrito ire s  incu ltes et 
l ’évêque de Bâle, H enri d ’Isny , accorda sa p ro tec tion  
à  ceux qui v ien d ra ien t s ’y  é tab lir  (acte du 2 6  février 
1 2 8 4 ). E n 1 5 3 0 , Farei fît une ap p aritio n  au x  Genevez, 
m ais il en fu t  chassé p a r les fem m es du lieu. L ’ancienne 
église é ta it située  en tre  Les Genevez e t B ellelay ; il 
n ’en reste  que le cim etière e t une chapelle. La nouvelle, 
reco n stru ite  au  X V IIe s., est sous l ’invoca tion  de sa in te  
M adeleine. Elle fu t  consacrée en 1 6 2 0 . Population : 
1 7 6 4  : 4 7 0  hab . ; 18 5 0  : 66 5  ; 19 2 0  : 6 3 6 . —  Voir Trouil- 
la t .  —  A. D au co u rt : D ictionnaire  I I .  —  L. D ufour : 
Recherches sur l’origine des Genevez, village de l ’anc.
Évêché de Bâle, dans M D G  X V . [A. G.]

G E N E V O I S .  Fam ille vaudoise, originaire de la 
Mure en D auphiné, bourgeoise d ’Orbe dès 1 7 1 9 . A 
donné p lusieurs pasteu rs  à  L ausanne, C ham pvent, B ur- 
tig n y , V ufflens-le-Château au  X V I I I e s. —  J e a n -  
A l e x a n d r e ,  qui fu t  p a s teu r à  D eux-P on ts, puis à  L au 
sanne e t qui m o u ru t à Morges en 1 7 6 5 , a joué un  cer
ta in  rôle d ip lom atique . [M. R.]

G E N E V O I S  ( C O M T E S  D E ) .  Fam ille  de dynastes,
héritière  des rois de B ourgogne. Elle av a it de grandes 
possessions dans le Pays de V aud e t d é ten a it l ’avouerie 
de L ausanne ; elle chercha à  u su rp er les d ro its de l ’évê
que su r la  ville de Genève, e t te n ta  aussi de dépouiller 

l ’évêque de L ausanne. É vincée p a r  
la  m aison de Savoie, elle finit par 
devenir sa vassale. A rm oiries : cinq 
po in ts d ’or équipollés à q u a tre  d ’a 
zur. A van t l ’ap p aritio n  d e là  dynastie  
qui a  régné su r le com té de Genevois 
p en d an t près de q u a tre  siècles, on 
tro u v e  des m entions isolées de p e r
sonnages a y a n t exercé les fonctions 
de com tes ou princes, sans q u ’on 
puisse préciser leur s itu a tio n  ju r i 

d ique envers le te rrito ire , ni é tab lir  aucune liaison en tre
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eux. Ce son t : —  M a n a s s è s ,  com te in  pago gene- 
vense 890. —  A l g a u ,  com te, à  la  fin du X e s. —  A y r -  
b e r t ,  com te, p eu t-ê tre  du com té équestre, don t la 
veuve, E ldegarde, fa it une donation  au  prieuré de 
S a tigny  en 912. —  M a n a s s è s ,  com te en 1002. —  R o 
b e r t ,  com te, peu t-ê tre  neveu  du précédent, bienfai
teu r de Peillonnex en 1012 et 1019. — 1. G e r o l d ,  prin -  
ceps regionis civitatis genevensis. P e tit  neveu du der
n ier roi de B ourgogne, il fit opposition à  l ’em pereur, 
h é ritie r de celui-ci, m ais d u t se soum ettre  d ’abord  à  
C onrad le Salique en 1034, puis à  H enri I I I  en 1045. 
V ivait encore vers 1061. —  2. C o n o n ,  p ré ten d u  frère 
du n° 1, évêque de M aurienne 1088-1107. —  3. AlMON I, 
ills du n° 1, com te dès 1080, fo n d a teu r du  prieuré 
de Cham onix, avoué de celui de Sain t-V ictor. Il eut 
des con testa tions avec l ’évêque de Genève e t usurpa 
des biens d ’église e t des dîmes. Condam né p a r le pape, 
il conclut avec l ’évêque H u m b ert de G ram m ont l ’ac
cord de Seyssel (1124). f  a v a n t 1128. —  4. A m é d é e  I, 
fils du  n° 3, com te dès 1128, f  1178. P rince guerrier, 
il c o m b a ttit d ’abord  Conrad de Z ähringen e t s’em para  
du ch â teau  de Lucens, m ais fu t mis en fu ite  avec grand  
dom m age. Ses conflits avec l ’évêque de Genève ne 
fu ren t pas term inés pa r l ’accord de Saint-S igism ond 
(1156), car peu après il u su rp a  les droits régaliens de 
son adversaire. F rappé  d ’in te rd it, il fu t condam né à  
re s titu tio n  pa r l ’em pereur Frédéric  I (1162).—  Son fils 
cade t, A m é d é e ,  fu t la souche des sires de Gex. —  5. 
G u i l l a u m e  I, fils du ne 4, com te en 1178, t  1195 ; 
s ’in ti tu la it  com te des Genevois e t des V audois. Dès 
le déb u t de son règne il eu t à  sou ten ir une guerre, et, 
après avo ir défait ses ennem is, recouvra  la  possession 
de son com té. P a r  sentence a rb itra le  rendue  à  A ix en 
1184, il fu t condam né comm e persécu teur des églises 
de Genève e t de L ausanne, puis mis au  ban  de l ’empire 
deux ans plus ta rd . B ienfaiteur de la  ch artreuse  de 
Pom m ier e t des abbayes de Tam ié et de Talloires. —• 
6 .  H u m b e r t ,  fils du n° 5 ,  com te dès 1195, f  av . 1225. 
Il d u t p a rtag er le t itre  de com te avec son frère Guil
laum e, pa r lequel il fin it pa r être  évincé. Son fils E b a l d  
céda ses d ro its à  Pierre  de Savoie en 1259. —  7 .  G u i l 
l a u m e  II , fils du n° 5, t  1252, com te dès 1208. Il p rit 
p a r t  à  la  croisade contre les Albigeois e t à  la  prise 
de Béziers, en 1208. A y an t fa it la  paix  avec l ’évêque 
de Genève, Aim on de G randson, il en o b tin t l ’in v esti
tu re  du  com té pa r le tra ité  de Desingy (1219) ; il 
en tra  en lu tte  avec Aim on de Faucigny  qui, après un  
accord, lui p rê ta  hom m age en 1229, puis avec Pierre 
de Savoie. Ses fils a y an t blessé et em prisonné celui-ci 
au  cours d ’une trêve , il fu t condam né à  une am ende'de  
20 000 m arcs d ’arg en t. De nouvelles hostilités lui v a 
lu re n t  une seconde condam nation  à  10 000 m arcs et 
a mise en gage de biens considérables, no tam m en t 

Idu ch âteau  de Genève et de to u s ses biens dans le 
Pays de V aud. — 8 .  A m é d é e ,  fils du n°  5 ,  chanoine de 
Genève, évêque de M aurienne 1214-1220. —  9. R o 
d o l p h e ,  fils du n° 7, com te en 1252, f  1265. Il so u tin t 
diverses lu tte s , n o tam m en t contre Pierre de Savoie, 
avec lequel il se soum it à  un a rb itrage , puis auquel il 
finit pa r rendre  hom m age. —  10. A m é d é e ,  fils du n° 7, 
t  1276, chanoine e t p révô t de L ausanne, évêque de Die 
1251-1276. ■— 11. A i m o n ,  fils du  n° 7 ,  f  1263, prévôt 
de L ausanne, c h an tre  de Genève, évêque de Viviers 
1255-1263. —  12. R o b e r t ,  f  1287, fils du n° 7, chanoine 
de Vienne 1252, p rév ô t de L ausanne 1272, évêque de 
Genève 1276-1287. Il fit alliance avec son neveu Am é
dée (n° 15) dans les lu tte s  que celui-ci so u tin t contre 
Pierre, puis Amédée de Savoie. Il ach e ta  à  Longem alle, 
au  bord du lac, une propriété  qui dev in t la  seconde 
résidence épiscopale.— 13. G u y ,  fils d u n ° 7 ,f  1291-1292, 
seigneur de Groseilles, évêque de Langres 1267-1291 
environ. — 14. A i m o n  I I ,  fils du n° 9, com te en 1265, 
t  1280. —  15. A m é d é e  II , fils du n° 9, com te en 1280, 
t  1308. Il s ’allia  avec le dauphin  du  Viennois, avec sa 
m ère, B éatrix  de Faucigny, e t avec son oncle, l ’évêque de 
Genève, e t dirigea contre le com te Philippe de Savoie et 
son successeur, Amédée V, des hostilités p lusieurs fois in 
terrom pues par des trêves e t term inées pa r u n  tra ité  
de pa ix , en 1287, qui le fit re n tre r  en possession du châ
teau  de Genève. Il ache ta  en 1288 le v id om nat de Ge

n u ss  in  — 25

néve, m ais le com te de Savoie s ’en em para au ssitô t 
e t en o b tin t l ’in féodation  deux ans plus ta rd . E n 1291, 
il a tta q u a  l ’évêque de Genève, dont il incendia la ville 
e t endom m agea la  cathéd ra le. Le com te de Savoie a r
rivé à  la  rescousse s ’em para des ch â teau x  de Genève et 
de la  Corbière. Am édée constru isit en 1304 le château  
de Gaillard e t, en 1307, te n ta  de surprendre  Genève par 
une a tta q u e  n o ctu rne  ; il sub it une sanglante  défaite 
à  la  p o rte  d ’ivo ire . —• 16. J ean, fils du n° 9, f  1297, 
abbé de Sainte-Seine 1280, évêque de Valence et Die 
1283-1287. —  17. Guillaume I I I ,  fils du n° 15, comte 
en 1308, f  1320. E n tré  dans la fam ille de Savoie par 
son m ariage en 1297, il se réconcilia et s ’allia m êm e avec 
elle après la  m o rt de son père. —  Son fils b â ta rd , P ierre , 
fu t la  souche des b ranches de Genève-Lullin et Genève- 
Boringe. —  18. Amédée, fils du n° 17, f  1330, évêque de 
Tout 1321. — 19. Amédée I I I ,  fils du n° 17, com te 1320 
t  1367. D ’abord  ennem i de la  m aison de Savoie, il p rit 
p a r t  à la v icto ire de V arey, rem portée  sur elle en 1324, 
puis se rap p ro ch a  du com te Aym on et c o m b a ttit avec 
lui lors de la  bata ille  de M onthoux en 1332. L ’em pereur 
Charles IV  lu i accorda, en tre  au tres, le d ro it de b a ttre  
m onnaie. A  la  su ite  de d issentim ents avec l ’évêque de 
Genève, il s ’em para en  1349 du château  de Peney, q u ’il 
re s titu a  six ans plus ta rd . E n 1358 il se reconnu t vassal 
de la  Savoie, et fu t de la prem ière nom ination  des 
chevaliers de l ’A nnonciade. Ses cinq fils fu ren t suc
cessivem ent com tes (n°" 20 à  24). — 20. Aimon I I I ,  
com te en 1367, f  1367. Il serv it sous Amédée V en Pié
m on t, puis contre le m arquis de Saluces, et dans son 
expédition  à  C onstantinople, au  re to u r de laquelle il 
m o u ru t. — Son arrière-petit-fils na tu re l, P ierre , b o u r
geois de Berne, fu t envoyé en possession du château  
et m andem en t de Corbières en 1489. —  21. Amédée IV, 
com te en 1367, f  vers 1370. Créé com te p a la tin  pa r 
l ’em pereur. — 22. J ean, com te 1370, f  la même année, 
auquel succéda —- 23. P ierre , f  1392. Il p rit p a r t à 
la  guerre du  com te de Savoie contre le sire de Beaujeu 
e t à diverses entreprises de l ’an ti-pape , son frère, dans 
le royaum e de Naples. Il in s titu a  comme héritier son 
neveu H u m b ert de Villars. —  24. R obert, fils du 
n" 19, chanoine de Paris, évêque de T hérouanne 1361, 
puis de Cam brai 1368, cardinal 1361, an tipape  à Avi
gnon sous le nom  de Clément V II 1368. Il succéda à 
son frère comme com te de Genevois, m algré le te s ta 
m en t de celui-ci, en 1392, en ve rtu  des substitu tions 
faites en sa faveur p a r son père e t son frère Jean , f  1394. 
Après sa m ort, le com té passa  à H um bert de Villars, 
neveu du n° 23, qui m o u ru t en 1400, puis à l ’oncle de 
ce dernier, Odon de Villars, qui v end it le com té, le 
5 ao û t 1401, au  com te Amédée V III  de Savoie. —  Voir 
Guichenon : H ist, gênéal. de la maison de Savoie IV . — 
Levrier : Chronologie hist, des comtes de Genevois. — 
Régeste genevois. —  Foras : Arm orial. —  H isely : Les 
comtes de Genevois. —  Duels : Les anciens comtes de 
Genevois, dans R ev.sav. 1879. —  E d . Mallet : Du pouvoir 
que la maison de Savoie a exercé dans Genève, dans 
M D G  V II, V II I .  —  F. De Crue : La guerre féodale de 
Genève. —  P o u pard in  : Le royaume de Bourgogne. — 
E d. Secrétan  : Notice sur l ’origine de Gerold de Genève. 
—  Ch. Le F o rt : Les derniers comtes de Genevois. —
0 .  M uratore : A im on  I I I  comte de Genevois, dans Rev. 
sav. 1906. — L. Germ ain : Jean de Bourgogne et Pierre 
de Genève. — F  .-Th. Dubois : Les Arm oiries de Robert de 
Genève, dans A H S  1924, 151. [A. Ch.]

G E N E V O I S  ( L E ) .  Organe du p a rti radical genevois 
fondé pa r Georges Favon , qui en fu t le prem ier direc
teu r, le 4 février 1875. Il p a ru t d ’abord  sous le t itre  de 
Petit Genevois, puis, dès le 1er novem bre 1877 sous 
celui de Genevois. Q uotidien. Cessa de p a ra ître  de 1919 
à  1921 et re p a ru t dès lors quotid iennem ent. [B. S c h a t z . ]  

G E N E Y N E .  Fam ille vaudoise, à  C hâteau-d’Œ x dès 
a v an t 1423. —  1. P ierre , 1690-1775, d ev in t gentil
hom m e, prem ier écuyer, puis grand-m aître  des écuries 
du m argrave de B ade-D ourlach . —  2. JEAN-Georges, 
1725-1805, officier dans l ’arm ée autrich ienne, in ten d an t 
général dans la  guerre contre les Turcs 1787-1789, 
feld-m aréchal lieu ten an t, baron  du S a in t-E m p ire , 
gouverneur m ilita ire  de Slavonie et Syrm ie, puis gou
verneur général de T ransylvanie  1802-1805.
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Une b ranche  de la  fam ille, restée  catho lique  au  m o
m en t de la  R éfo rm ation , em p o rta  à  G randvillard  (F ri
bourg) la s ta tu e  de la  Vierge qui ex is ta it dans l ’église 
de C h â teau -d ’Œ x ; ce tte  s ta tu e  est depuis 1 8 2 2  dans 
l ’église de G randv illard . —  De M ontet : Dictionnaire. 
— Livre d'Or. [M.R.]

J e a n , cité à  G randv illard  en 1 5 7 1 ,  bourgeois "de 
cette  com m une dès 1 5 7 8 .  —  L a fam ille Geneyne fu t 
une des p rincipales b ienfaitrices de la paroisse de 
G ranv illard . —  Voir J .-H . Thorin  : Notice hist, sur 
Grandvillard. —  A rchives d ’É ta t  de F rib o u rg : Gros
ses de G ruyère. [G-. Cx.]

G E N G E L .  Fam ille des Grisons, de la h a u te -ju ri
diction  de C hurw alden. —
1. G e o r g , * 1734, lan d am - 
m ann  1763, greffier ou 
chancelier d e  la Ligue des 
Dix Ju rid ic tio n s 1786. —
2 .  G e o r g , fils du n° 1, 
p o d esta t de Morbegno 
1791, lan d am m an n  de la 
Ligue des D ix Ju rid ic tio n s  
1793, a cq u it la bourgeoi
sie de Coire en 1797, Mem
bre du Conseil de la m u 
nicipalité  1801, p réfe t du 
can ton  de R hétie  1801- 
1802, de nouveau  lan d am 
m ann de la Ligue 1803, 
1810, 1814 e t 1817, bailli 
de la ville cette  m êm e a n 
née e t de 1819 à  1821, 
ancien  bailli 1818; il fu t 
aussi dépu té  à  la D iète ; 
t  1821. —  3. F io r i i  in , 
* 1834, fils du lieu ten an t-

colonel C y p r i e n ,  qui é ta it en son tem ps l ’un des 
hom m es po litiques les plus populaires du can ton  des 
Grisons ; il se voua au  jou rnalism e vers 1860, fu t 
quelque tem ps réd ac teu r au  B u n d  à  Berne, fonda 
à Coire en 1868 le Freie Rätier. Né chef de p a rti, 
il fu t d u ra n t p lusieurs décades à  la tê te  du p a r ti li
béral des Grisons, de longues années m em bre du 
G rand Conseil e t de to u te s  les comm issions im por
tan te s , n o tam m en t de la Commission d ’É ta t .  Con
seiller aux  É ta ts  1873- 1880, p résid en t 1878- 1879 ; 
t  en février 1905. Il trav a illa  aussi sans se lasser 
en faveur d ’une ligne de chem in de fer à  voie norm ale 
à trav e rs  les Alpes o rien tales. — Der Freie Rätier, 5 
février 1905. —  B ündner Kalender 1906. —  W alser : 
Grabrede. —  R obbi : Die Standes- und  Vizepräsidenten  
des K ts. Graubünden. —  4. W O L F G A N G - A C H I L L ,  frère 
du n" 3, * 1842, réd ac teu r de la  Thurgauer Zeitung, 
au te u r  de no m b reu x  trav a u x , en tre  au tres  Asylrecht und  
Fürstenmord, ein Beitrag zum  A bschluss der A sylfrage  ; 
Die Begriffe des Sittlichen und  des Rechtes. —  5. A c h i l l ,  
* 1871, fils du n°  3, chancelier des Grisons, a u te u r de 
Die Selbstverwaltungskörper: Kreise und Gem. des K ts. 
Graub. [M. V.j

G E N G E N B A C H .  Vieille fam ille bâloise. Arm oiries : 
d ’azur au  lion de gueules accom pagné 
de tro is étoiles du m êm e et de tro is 
coupeaux d ’a rg en t en po in te . Le plus 
ancien m em bre connu est —  1. H a n s ,  
t  en tre  1498 e t 1500, tondeur de drap , 
de la corporation  de la Clef 1454. —
2. C h r y s o s t o m u s , t  1532, fils du n°  1, 
pharm acien , de la  co rporation  du 
Safran 1500, p rév ô t de co rporation  et 
m em bre du P e tit  Conseil 1522. Deux 
de ses fils fu ren t pharm aciens e t de 

la co rporation  du Safran , e t l ’un  —  3 .  B a p t i s t , t  1575 
ou 1576, drap ier, de la corporation  de la  Clef. Avec ses 
deux fils, la fam ille se divise en deux branches, don t 
l ’aînée s ’est é te in te  vers 1700. A la  b ranche  cad e tte  
a p p artie n n e n t : — 4. C h r i s t o p h , 1706-1770, organiste  à 
la cathéd ra le , m usicus Ordinarius à l ’un iversité  e t beau- 
frère du  m athém atic ien  L eonhard  Euler ; ancêtre  de deux 
générations d ’organistes : J a c o b - C h r i s t o p h , f  1797, à 
S t. M argrethen et J o i i a n n - J a c o b , 1 1802, organistes à ia

Florian Geugel. 
D'après une photographie.

ca théd ra le  ; Christoph, organiste  à Sain t - Théodore, 
1 1805. — 5. J ohann- J acob, frère du n" 4, 1713-1785, 
p récep teu r et ch an tre  à  Saint-T héodore, ancê tre  de la 
b ranche  actuellem en t ex is tan te . —  6. Carl-Christopii, 
1780-1844, n o ta ire , p réfe t dans le can to n  de Bale, e n tra  
en 1813 au  service im périal russe, p rit p a r t  à  la cam pagne 
des Alliés con tre  la France en 1815 en qualité  de secré
ta ire  de l ’in te n d a n t général de l ’arm ée russe. Conseiller 
d ’É ta t ,  chevalier de l ’ordre de Sain t W lad im ir. —  7. 
F ranz-August, 1807-1829, fils du n° 6, écrivain  et 
p oè te . —  8. J ohann-Paul-K arl, 1811-1839, fils du 
n° 6, D 1 ju r .,  résida  de 1833 à  1836 auprès de son père  
à  S a in t-P étersbourg , puis d ev in t réd ac teu r de la Basler 
Z eitung  ; p résiden t du trib u n a l de police. Connu aussi 
com m e poète. —  9. J ohann-GüSTAV, 1825-1900, né 
gocian t e t fo n d a teu r d ’u n  com m erce de tab acs  b ru ts  
en gros. —  Voir L L . —  L L H .  —  L u tz  : Bürgerbuch. — 
A rbre généalogique nuis, et h isto ire  de la  fam ille m us. 
en possession de celle-ci. —  F ranz-A ugust Gengenbachs 
Gedichte, nach dessen Tode hgg. von seinen Freunden, 
1830. —  Liederkranz ; seinen Freunden gewidmet von 
Dr. J . P . K . Gengenbach (S a in t-P étersbourg  1834).

P a m p h i l u s , poète e t im prim eur à Bale 1509-1524 ou 
1525, n ’a p p a rtie n t p ro b ab lem en t pas à  la  fam ille ci- 
dessus. Dans ses pièces pour le carn av al il se révèle 
su rto u t comm e sa tiriste  à tendances m oralisan tes et 
comm e précu rseu r de la  R éfo rm e.—  B âch to ld . —  Paul 
H eitz et C.-Chr. B ernoulli '. Basler Büchermarken. [C. Rn.] 

G E N H A R T  (1353 G e n n e i i a r t ) .  Fam ilie lucernoise 
des d istric ts de W illisau (X IV e s.), Sursee e t Lucerne 
(dès 1523). A la branche de Sem pach a p p artien n en t
—  1. P e t e r , juge et trésorier 1628, avoyer 1630-1645.
—  2. J ohann, avoyer 1618-1663. —  3. H ans-Ulrich, 
avoyer 1718-1731. — 4. J oiiann-P eter , avoyer 1767- 
1783. —  5. J ohann-P eter , 1758-1826, m édecin, avoyer 
1783-1798, sén a teu r he lvétique 1798, m em bre du gou
v e rn em en t.1810-1814, dépu té  à la D iète. — 6. J ohann 
(P e ter-R aphael), frère du n° 5, 1767-1841, conventuel 
à E insiedeln 1791, professeur de philosophie e t d ’h is
toire à  A dm ont 1798-1806, b ib lio thécaire et profes
seur de philosophie e t de théologie à  E insiedeln, p révô t 
de Bellinzone 1817-1836 ; écrivain. —  Voir A rch. d ’É ta t  
L ucerne. — Pfyffer : Gemälde. —  Gfr. X IV , 90. — 
M ülinen : Helvetia sacra. [P.-X. W.]

G E N I L L O U D ,  G I N 1 L I O D 1 ,  G I N I L L l O D .  An
cienne fam ille fribourgeoise encore ex is tan te , originaire 
de Bulle où on la  tro u v e  en 1478, citée comm e bourgeoise 
de R iaz en 1539 et de R om ont dès 1782 ; actuellem ent 
bourgeoise des com m unes de C handossei e t de Cressier 
su r M orat. —  Archives d ’É ta t  F ribourg . [G. Cx.l

G E N I N I ,  V i r g i l i o , de L eontica, * le 27 décem bre 
1850, p rê tre  en 1873, vicaire à  O lginate (Italie) ; m is
sionnaire en Chine, 1876-1894, puis professeur au  sé
m inaire des m issions à  Milan. Il pub lia  p lusieurs opus
cules su rto u t de poésies la tines, t  3 m ai 1925. [C. T.]

G E N N A R O  D E  N O V A Z Z A N O ,  scu lp teu r, scu lp ta , 
en 1291 le to m b eau  de la  fam ille Terzago dans l ’abbaye 
de C hiaravalle près Milan. —  BStor. 1903. [C. T.]

G E N O D .  Nom de famille plus rép an d u  encore sous 
la  form e Genoud et Ju n o d , dérivés de Jo h an n o t. De 
nom breuses personnes de ce nom  se fixèren t à Genève, 
v e n an t de Savoie, m ais la  fam ille qui jo u a  le rôle le 
plus in té ressan t é ta it originaire de Thouz, diocèse de 
Lyon. —  1. P i e r r e , reçu  bourgeois en 1419. —  2. J e a n , 
fils du  n° 1, fo n d a teu r avec son frère e t ses neveux  de 
la chapelle de S a in t-L au ren t à  S a in t-Gervais 1447 ; 
syndic 1449. —  3. B e n o i t , syndic 1529. —  4. T h o m a s , 
frère du n° 3, p rê tre  devenu p ro tes ta n t, p rocureu r gé
néral en 1540, du Conseil des D eux-C ents en 1544. —
5. J e a n t o n , du Conseil des Soixante 1570, zélé calvi
n iste  ; d é la teu r de P h ilibert B erthelier fils, incarcéré 
en 1563 pour soupçon de com plicité de trah iso n . Les 
biens de cette  famille échuren t à  — 4. B e n o i t , avec qui 
la fam ille s’é te ign it. Le Conseil s ’em para  de sa succes
sion à t i t r e  de p rê t pour les besoins de la ville. —  Voir 
Gallile : Not. gen. I I .  —  Arch, de Genève. [C. R.] 

G E N O L I E R  (C. V aud, D. Nyon. V. D G S). E n 1110 
Genolliaci' 1162 env. Genollei', 1221 Genolie. Coni, 
e t Vge où l ’on a tro u v é  des tom bes bürgendes. Au 
m oyen âge, il a p p a rten a it aux  seigneurs de M ont, dont
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une branche  p rit le t itre  de seigneurs de Genolier, avec 
1. G ui, v iv an t en 1210-1235. — 2. C u e n e t , f il s  du n° 1, 
fu t a rb itre  en 1235 dans un  intéressant, procès concer
n a n t la chartreuse  d ’Oujon. —  3. J e a n , f  vers 1287 .— 
Après la  m o rt de ce dernier, la  te rre  de Genolier rev in t 
aux  seigneurs de M ont. Ceux-ci é ta ien t eux-mêmes vas-

L e  te m p le  de  G en o l ie r  en  1896. D 'a p rès  u n  d e s s in  de 
E.-D. T u r r i a n .

saux, pour Genolier, des seigneurs de Frangins, et 
plus ta rd  des com tes de Savoie. En 1517, Claude de 
Sain t-T riv ier, dam e de M ont vend it la te rre  de Genolier 
au duc de Savoie. Celui-ci inféoda en 1528 la dite seigneu
rie à Georges de Rive, baron  de F rangins. Elle resta  
en m ains des barons de Frangins ju sq u ’en 1688, passa 
alors aux  Q uisard, puis en 1725 aux  Portes. En 1758, 
le com te Louis de P ortes é ta it seigneur de Genolier. 
11 p rit, dans une affaire d ’héritage , la défense d ’un de 
ses su je ts con tre  le bailli T scharner de Xyon. D ébouté 
par Berne, il publia  un  fac tu m  qui fu t brûlé par acte 
du gouvernem ent bernois (1765), puis un  au tre  qui fu t 
rédigé pa r l ’avocat français Loyseau de M auléon (1767). 
E n tre  tem ps, le gouvernem ent bernois av a it blâm é le 
bailli, e t (annulé de faux  te s tam en ts  rédigés pa r ce der
nier. Mais Portes, dégoûté, vend it Genolier, qui é ta it au 
m om ent d e là  R évolution  possédé pa r A rm and M ostrai.

Il reste  une to u r carrée de l ’ancien ch â teau  de Ge
nolier. L ’église est citée en 1110 p arm i les dépendances 
de l ’abbaye de Saint-C laude, qui en tre ten a it à Genolier 
un  prieuré. L ’édifice actuel est du X V e s., m ais il 
repose sur des fondem ents anciens. Après la Réform e, 
Genolier fu t ra tta c h é  à la paroisse de Vi ch ; depuis 
1840, il form e avec Givrins une paroisse indépendan te . 
—  D H V . [11. R .]

G E N O N E ,  G i o v a n - B a t t i s t a ,  scu lp teu r su r bois et 
s tu ca teu r, * à  Arogno en 1656, trav a illa  su rto u t avec 
G.-B. A staria . —  S K L .  — Bianchi : A rtis ti ticinesi. — 
Oldelli : D izionario .—  Fiisslin : Geschichte.— LL. [C.T.]

G E N O R A  (en 1515 Z a n o r e ,  au jo u rd ’hu i G I A N O -  
R A ) ,  G i a c o m o ,  p rê tre  de Leontica, curé de Osco. En 
1692 il pub lia  un  Liber hexametrorum sive heroicorum 
carm inum  su r la vallée de Blenio, sans va leur l i t 
té ra ire , m ais de quelque u tilité  pour l ’histoire des 
m œ urs de ce tte  vallée et a u jo u rd ’hui rarissim e. —  
Oldelli : D izio n a rio .—  Vegezzi : Esposizione storica.— 
Educatore, 1923. [c. T .]

G E N O U D .  Fam illes de F ribourg  e t du  Valais.
A. C a n to n  d e  F r ib o u rg .  Anciennes familles fribour- 

geoises, citées dès les X IV e e t X V e s., 
sous le nom  de Jenod, très répandues 
en Savoie e t bourgeoises de plusieurs 
com m unes du canton de Fribourg , p a r
ticu liè rem en t de C hâtel-Saint-D enis, 
R em aufens, V uadens, etc. Ces fam il
les on t donné au  can ton  un  grand 
nom bre de p rê tres, de religieux, de 
m ag istra ts , de ju ris te s  et d ’industrie ls. 
Arm oiries : d ’azur au  chevron d ’or 
accom pagné en chef d ’un  croissant 

entre deux étoiles du m êm e, e t en poin te d ’un  genou 
au n a tu re l. Les b ranches de C hâtel-Saint-D enis jouè
ren t un  rôle p rép o n d éran t dès le X V e s. dans les 
affaires de la seigneurie, puis de la  com m une. A 
celles-ci se ra tta c h e n t : —  1. J e u n ,  * 1650 à Châtel- 
Sain t-D enis. Son père, cap itaine  d ’une com pagnie fran 
che, se chargea de son éducation  m ilitaire, mais il 
aban d o n n a  la  carrière des arm es et en tra  aux  Missions 
é trangères à  Paris en 1679. Il se ren d it dans le Siam 
en 1680 et fu t a ttach é  à la  m ission de Mgr de B éry the ; 
il p a r ti t  comme m issionnaire au Cambodge (Cochin- 
chine) et fu t g ravem en t blessé lors de la révo lte  du 
frère du ro i e t de la  prise d ’assau t de la capitale. Il 
fu t sauvé p a r un  capitaine hollandais qui le ram ena  à 
Siam  sur son vaisseau. Guéri de ses blessures, il fu t 
envoyé avec le P . Jo re t au  Pégou (Indo-Chine) pour 
évangéliser ce pays. Tous deux fu ren t m arty risés par 
le roi d ’A va qui les fit je te r  dans le fleuve l ’Iraouaddy  
en m ars 1693. —  2. M i c h e l , * 14 février 1699, jésu ite  
1716, d irecteur du Sém inaire de P o rren tru y  de 1743 
à 1753, t  22 décem bre 1754 au M ont des Olives près 
M ulhouse. —  3. J e a n - F r a n ç o i s , lieu tenan t-bai Ili val 
de C hâtel-Saint-D enis a v an t 1762 et ju sq u ’à  1782 ; a 
laissé des m ém oires. — 4. J o s e p h , * 1805, f  février 
1883 ; député  au G rand Conseil 1832-1840, 1846-1847, 
1848-1883 ; présida en qualité  de doyen d ’âge les séan
ces des 21 au 23 décem bre 1881 ; juge de paix  de Châtel- 
Saint-D enis 1832-1847, président: du trib u n a l de la Ve- 
veyse 1848-1855. — 5. L o u is , fils du  n° 4, * 1839 à 
C hâtel-Saint-D enis, t  23 février 1912 à Prez-vers- 
Noréaz ; p rê tre  1864, curé du C hâtelard 1865-1870, de 
Prez 1870-1907 ; doyen du décanat. de Saint-U dalric  
1888-1912, p rit p a r t  au  pèlerinage de Jérusalem  en 
1894. —  6. E r n e s t , fils du n° 4, * 1841, j  à  E stavayer- 
le-Lac 20 sep tem bre 1910, 
arch itec te  à  F ribourg  où 
il trav a illa  à  la  construc
tion  du B arrage de la 
Sarine, puis à N euchâtel 
dans les entreprises de 
G . R itte r . —  7 .  L é o n ,  
fils n" 4, * 1843, dé
pu té  au Grand Conseil 
1883, officier d ’é ta t  ci
vil de Châtel - Saint - De
nis 1886, t  1900. —  8.
L o u is , fils d ’Ignace, a n 
cien préfet de Châtel- 
Saint - Denis,’* 1851 - aoû t 
1910, inspecteur forestier 
de l ’arrondissem ent de la 
h au te  région fribourgeoise, 
fondateu r avec M. Pey- 
raud , de Bulle, d ’un  com 
merce de bois et d ’une par- 
qu e tterie . In itia te u r  et 
va illan t p ionnier dans les 
entreprises de lum ière e t de trac tio n  électrique; on lu i 
doit les usines de M ontbovon et de C hâtel-Saint-D enis, la

Lou is  Gen oud . 
D 'a p rè s  u n e  p h o tog ra p h ie .
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création  des chem ins de fer de C hâtel-Palézieux (1901) et 
de C hâtel-M ontbovon (1904), dép u té  au  G rand Conseil 
1881-1910, a u te u r  d ’une fo n d a tio n  destinée à  assurer 
l ’appren tissage  des en fan ts pauvres de la  Veveyse. —  9. 
N i c o l a s ,  d it Colin, q u i tta  C hâtel en 1867 avec sa  fa
mille pour se rendre  (dans la R épublique A rgentine, 
co n trib u a  p u issam m ent au  'développem en t de la  colo
nie du  B aradero  e t fu t un  soutien  des plus dévoués 
p o u r ses com patrio tes . D irigea le groupe des vachers 
à  la  fê te  des vignerons de V evey en 1865, f  1885. 
—  10. E m i l i o ,  fils du  n° 9, in itia te u r de la  fondation  
d ’une société suisse à  B aradero , d o n t il d ev in t le prési
d e n t. Lors du  centenaire en 1891, la colonie fê ta  solen
ne llem ent cet événem ent p a trio tiq u e . Chef de la grande 
d istillerie qui co n trib u a  à  la  prospérité  m atérielle  du 
B aradero . —  11. V i c t o r ,  * 1867, secrétaire  de la préfec
tu re  de la Veveyse 1893, n o ta ire  1895, conseiller com m u
nal e t syndic de C hâtel-Saint-D enis 1897, juge su pp léan t 
au  tr ib u n a l can tonal 1909, dépu té  au  G rand Conseil 1900, 
greffier du  trib u n a l de la  Veveyse 1903, f  12 novem bre
1918. —  12. E m m a ,  née Eggis, fem m e de Léon, * à  F ri
bourg  1853, t  18 ju ille t 1912, élève du  C onservatoire 
de S tu t tg a r t ,  professeur de piano au  C onservatoire 
de Fribourg  1904-1912. —  13. O s c a r ,  * 13 déc. 1878, 
av o ca t 1906, conseiller com m unal e t syndic de Châtel- 
Sain t-D enis 1907-1922, dépu té  au  G rand Conseil 1910, 
p résiden t de ce corps en 1915 e t 1922, juge su pp léan t 
du  tr ib u n a l can tonal dès 1916 ; conseiller n a tio n a l dès 
1918, p résiden t du tr ib u n a l de la  Veveyse et su pp léan t 
de la  Cour d ’assises du  1er resso rt 1923 ; lieu ten an t- 
colonel d ’in fan terie . —  14. A u g u s t e , fils du  n° 12, * à 
C hâtel-Saint-D enis le 22 novem bre 1885, a rch itec te . A 
publié  : Vieilles enseignes fribourgeoises e t Fribourg, 24 
dessins au crayon.

A la  b ranche  de Y uadens a p p a rtie n n e n t : —  15.
J o s e p h ,  * 17 février 1851, 
t  à  F ribourg  28 nov. 1919, 
p rê tre  1876, curé d ’Y ver
don 1880-1883, professeur 
a u  collège Saint-M ichel à 
F ribourg  1883-1919. Jo u r
n a liste  et h istorien , col
lab o ra  de 1871 à  1874 à 
l ’Univers, organe de Louis 
V euillot, au  M onde, à 
l ’Union, organe du com te 
de C ham bord, au  F ra n 
çais, organe du duc de 
Broglie, ainsi q u ’à de 
no m b reu x  périodiques, 
te ls  que le Bulletin  de 
l ’œuvre de saint François 
de Sales, la Revue de la 
Suisse catholique, e tc . Col
lab o ra te u r assidu de cette  
dernière ju sq u ’en 1890, il 
y  publia  en tre  au tre s  une 

longue é tude h isto rique sur l ’abbaye  d ’H au teriv e  dans 
les tom es XV à X V II. C ollaborateur, puis d irec teu r de 
la  Semaine catholique de lu Suisse française  de 1892 
à  1919, qui dev in t l'o rgane officiel du diocèse de L au 
sanne et Genève dès 1914. A u teu r de : Les saints de 
la Suisse française, 1882, 2 vol. ; Vie de M gr Cosandey ; 
Notice sur François Folch ; La Vénérable M ère M arie 
de Sales C happuis ; Les Légendes fribourgeoises, 1892 ; 
M artyrs et Bourreaux, Notice sur M gr Deruaz, 1912 ; 
Le Bienheureux Pierre C anisius, 1915, e tc . —  16. A u 
g u s t e , * 29 ju ille t 1872, p rê tre  1897 ; curé de Delley 
(Broye) 1901, d ’Y verdon 1903, de R ue (Glane) 1913, 
d ’A v ry -d ev an t-P o n t 1919.—  A la b ranche de R em aufens 
a p p a rtie n t : —  17. L é o n ,  * i à  R em aufens en 1859, 
in s titu te u r  à  Villariaz 1876, puis à M ontbrelloz 1878, 
à  Onnens 1879-1888, com pléta ses é tudes dans des 
voyages e t des cours à W in te rth o u r, à  Fribourg-en- 
B risgau, à  Chicago, en Italie , etc. Il collabora très 
activ em en t à  la fo n d a tio n jd es nom breuses œ uvres et 
in s titu tio n s  fribourgeoises : Exposition scolaire per
manente.. 1884, devenue plus ta rd  le M usée pédago
gique ; Dépôt central du matériel scolaire, 1888 ; 
Société friboiirgeoise des arts et métiers et M usée in 

dustriel cantonal, 1888 ; et su r to u t de l ’École des 
métiers, 1896, devenue le Technicum, d on t il est 
d irec teu r. M embre du  com ité cen tra l de l ’Union suisse 
des a rts  et m étiers 1894, dépu té  au  G rand Conseil de 
Fribourg  1894, p résiden t de la  com m ission suisse des 
appren tissages 1905. Secrétaire  de la F é d é ra tio n  in te r 
na tio n a le  de l ’enseignem ent du  dessin 1903-1913, secré
ta ire  de l ’Office in te rn a tio n a l de l ’enseignem ent m é
nager 1910. A publié  de nom breux  ra p p o rts  et 
tra v a u x , en tre  au tre s  : L ’enseignement professionnel, 
1901 ; L ’assistance dans le canton de Fribourg, 1915 ; 
Centenaire du Père Girard, 1905 ; Le musée industriel 
cantonal de Fribourg, 1914 ; M anuel des oeuvres du 
canton de Fribourg, 1923. —• Voir P h ilipona : H ist, 
de la seigneurie et du bailliage de Châtel-Saint-D enis. —■ 
Ëtren. frib . 1894, 1911, 1920, 1921. - M onat-Rosen ,
38, p. 546 : 64, p . 177, 222. —  Dellion : Diet. I I I ,  160. 
—  Semaine catholique 1910, 316 ; 1919, 770, 787. —  
A S H F  V I, 344. —  La Liberté, 1890, n° 188 ; 1907, 
n° 39 ; 1910, n» 216 ; 1912, n°5 46, 49, 53, 168. —  B ull, 
de la Soc. des ing . et architectes I I I ,  130. —  Livre d’Or 
des élèves du Pensionnat, 118. —  Catalogues des membres 
du Clergé du dioc. —  D SC . —  R enseignem ents de fa 
m ille. [G". C O R PA T A U X .]

B. C an to n  du  V a la is .  Fam ille va la isanne connue 
dans l ’E n trem o n t e t à A nniviers d 'o ù  elle se rép an d it 
dans la contrée de Sierra. —  J e a n - P i e r r e , * à Bourg- 
S a in t-P ierre , le 17 octobre 1773, chanoine du G rand- 
Sa in t-B ernard , p rieur c lau stra l 1804, curé de Sem bran- 
cher 1813, é l u  prév ô t le 25 jan v ie r 1814 ; il poursu iv it les 
tra v a u x  de l ’hospice du Sim plon, a jo u ta  un  troisièm e 
étage à  l ’hospice du G rand-Sain t-B ernard . —  T h é o d o r e  
1785-1859, frère du p récédent, chanoine du G rand- 
Sain t-B ernard , constru is it le prieuré  et l ’église actuelle  
de Lens d o n t il é ta it titu la ire  vers 1832. —  R itz : 
États du clergé. [Ta.]

G E N T H O D  ou G E N T O U X  (G. Genève, R ive 
g au ch e . V. D G S ). Com. e t Vge. Arm oiries : de gueules 
au sau to ir engrêlé d 'o r. L a prem ière c ita tion  du 

nom  de G enthod est donnée par une 
fam ille de ce nom , citoyenne de Genève 
en 1290. G enthod fit p a rtie  du m an 
dem ent de Peney et ses terres  dépen
da ien t des fiefs de Peney, de l ’Évêché 
e t de la P révôté  ; il eu t à  souffrir de 
sa position de p e tite  enclave au  m ilieu 
de terres d ’abord  savoyardes, puis 
bernoises (1536-1567), puis françaises. 
Le deuxièm e tra ité  de Paris, 20 nov. 
1815, m it fin à  cette  s itu a tio n . Sa déli

m ita tio n  sub it quelques changem ents peu im p o rtan ts  en 
1520, 1725 et en 1749 (tra ité  avec la F rance). Mairie 
créée en 1801. Population : 540 h ab . en 1924. —  Voir 
Regeste. —  Gallile : Genève H ist, et arch. —  Gaud y-Le 
F o rt : Promenades historiques. —  A rch, de Genève. —
G. F atio  : Le château de M alagny. [H-nri G randjean.] 

GEIMTH O N , P i e r r e , de Serre en D auphiné, reçu 
h a b ita n t de Genève en 1751. —  J a q u e s , fils du précé
den t, * le 31 octobre 1752, m em bre du club des M onta
gnards, Sentinelles de la liberté , et l ’un  des affiliés du 
résiden t de F rance, Soulavie, au x  in trigues duquel 
il fu t a c tiv em en t mêlé. Condam né à  m o rt pa r le second 
trib u n a l révo lu tionnaire  genevois en m êm e tem ps que 
Comte, G robety  e t W itel et fusillé le 31 ao û t 1794 pour 
« avoir p rê té  bassem ent son m inistère  au x  ennem is de 
Genève, sa p a trie  ». [E.-L. B urnet.]

G E N T I L .  Fam ille  d ’origine genevoise qui a  donné 
tro is générations d ’im prim eurs à  L ausanne au x  X V IIe 
et X V II Ie s. —  1. C l é m e n t ,  im prim eur de 1650 environ 
à  sa m ort, 1669 ou 1670. A publié  dès 1660 un p e tit 
a lm anach  et p o rta  de ce fa it le nom  d ’astro logue. Les 
années 1668 e t 1669 con tiennen t son p o rtra it. B our
geois de L ausanne 1656. —  2. D a v i d ,  fils du n° 1, lui 
succéda de 1669 à 1703. L ’alm anach de 1671 donne 
son p o rtra it . — 3. F r é d é r i c ,  fils du n° 2, co n tinua  seul 
la  m aison de 1703 à 1716, et 1716-1717 avec Théophile 
Crozat comme associé. — M. H enrioud : Les astro
logues de Combremont-le-Petit, dans R H V 1913. [G.-A. B.] 

G E N T I L ,  d e .  M arquis de L angalerie. Voir L a n -  
g a l e r i e .

J o s e p h  G eno u d .
' D 'a p r è s  u n e  p h o to g r a p h ie .



GENTILLNO GÉOLOGIE DE LA SUISSE

G E N T I L I N O  (G. Tessin, D. L ugano. V. DG S). 
Com. e t Vge fa isan t p a rtie  avec M ontagnola de la vice- 
paroisse de S a n t’Abbondio. En 1591 Gentirino. L ’évêque 
de Còme possédait à  Gentilino des biens et des droits 
fonciers. Le ra ch a t de ces droits , que la com m une vou
la it  faire au déb u t du X V I I I e s., am ena un  conflit 
en 1707 avec l ’évêque, auquel les cantons souverains 
fu ren t m êlés. La m aison Somazzi est couverte sur sa 
façade de sgraffiti de 1510. Au cim etière se trouve  la 
Prière de Vincenzo Vela. La chapelle de la P résen ta tion  
existe depuis 1670, m ais l ’édifice actuel rem onte  au 
X V II Ie s. La chapelle de Viglio est déjà  m entionnée 
en 1696. Population  : 1801, 212 hab . ; 1920, 491. — 
Maspoli : La pieve d 'A gno. —  B ren tan i : Lugano e il 
Ceresio. —  R ahn : W anderungen im  Tessin. [C. T . ]

G E N T I L I S ,  V a le n t in ,  * à Cosenza, Calabre, arriva  
à  Genève en 1556 avec d ’au tres religionnaires d ’Italie . 
A n titrin ita ire , il fu t poursuiv i pa r Calvin qui le signala 
au P e tit Conseil avec d ’au tres réfugiés italiens, Gallo, 
A lciat, B landra te , Tellius, qui avaien t refusé d ’accepter 
la profession de foi calv in iste  sur la T rin ité . E n fin de 
com pte, Gentilis signa ce tte  profession de foi le 23 mai 
1558. Sa conversion ne fu t pas durable, et des propos 
dénoncés pa r un  certa in  G uyottin  am enèren t son arres
ta tio n  le 9 ju ille t 1558. 11 fu t condam né, sur l ’avis de 
Colladon, en tre  au tres, à  avoir la tê te  coupée, n ’échap
p a n t au  bûcher que pa r des ré trac ta tio n s . L a peine 
capitale  fu t cependant comm uée en celle de la ré p ara 
tion  et am ende honorable en chemise, la to rche au 
poing. Gentilis passa ensuite dans le Pays de Gex, 
auprès du  jurisconsu lte  M athieu G ribaldi, puis à  Lyon, 
puis en Moravie, en A utriche, rev in t à Gex, p a rto u t 
rep re n a n t ses doctrines an titr in ita ire s . E n 1566, il com 
m it l ’im prudence de vouloir ob ten ir du bailli bernois,
S. W urstem berger, le pa tronage  d 'u n e  « d ispute  publi
que » sur la question qui lui ten a it à cœ ur. A rrêté le 
11 ju in , il fu t exécuté à  Berne le 10 septem bre, sou
te n a n t cette  fois ju sq u ’à la m o rt q u ’il ne reconnaissait 
q u ’un  seul Dieu. A retius fit p a ra ître  l ’année su ivan te  
une défense de cette  condam nation  à m o rt. —  Voir
H . Fazy , dans M I  G X IV . —  LL. — A rt. A n t i t r i n i 
t a i r e s .  [ C . B . ]

G E N T I N E T T A .  Fam ille du H aut-V alais, originaire 
de B ognanco D entro (vallée d ’Ossola), don t les m em bres 
s ’é tab liren t comme com m erçants aux X V II Ie et X I X es. 
à  Ried-Brigue, à  Glis, à  Viège e t à  Loèche. —  1. P e t e r -  
M a r i a ,  1828-1922, député  au G rand Conseil, p réfe t de 
Loèche, juge can tonal 1889-1905. —  2. A u g u s t , 1856- 
1912, réd ac teu r des Walliser Boten, 1884-1901, député 
au G rand Conseil et p réfe t. —  3 . H e r m a n n ,  f i ls d u n 0 !, 
* 1862, Dr. ju r ., dépu té  au  G rand Conseil, présiden t 
de Loèche, procureur général du Valais, f  19 m ai 1908.
— B W G  I I ,  190. —  Gazette du Valais 1908, n° 59. [L. S.j

G E N T O N .  Nom de diverses familles vaudoises,
la plus anciennem ent connue à Chardonne au X V e s.
—  1. P a u l - F r a n ç o i s - P h i l i p p e ,  conseiller d ’É ta t  1831-
1839. —  2 .  É d o u a r d , * 1863, pasteu r à L ausanne dès 
1900, présiden t de diverses œ uvres de bienfaisance de 
cette  ville. [M. R.]

G E N U C C H I  (en 1515 Z x n u c c  u ) .  Fam ille tessinoise 
que l ’on tro u v e  au X V Ie s. à M alvaglia, au X V IIe s. 
à Castro et au X V II Ie à Olivone. —  1. G i o v a n n i ,  lieu te 
n a n t du bailli de Elenio en 1614. —  2. D a v i d e ,  jésuite , 
de Castro. E n 1696 il fit constru ire  avec Carlo Blu echi 
l ’église de S a n t’ A ntonio près de Castro. — A S  I, I I .  — 
BStor. 1915. [C. T.]

G É O G R A P H I E  D E  LA S U I S S E .  Voir les a r ti
cles : C a r t o g r a p h i e  d e  l a  S u i s s e ,  G é o l o g i e  d e  l a  
S u i s s e  et S u i s s e .

G É O L O G I E  D E  LA S U I S S E  ( H I S T O I R E  DE 
L A ) .  Le développem ent de la  science géologique et 
des connaissances sur la s tru c tu re  géologique de la 
Suisse a  suivi la m êm e voie que dans tous les pays 
qui on t évolué graduellem ent vers une civilisation supé
rieure . L ’a tte n tio n  des h a b ita n ts  fu t a ttirée  prem ière
m en t p a r les pierres précieuses et les m inéraux  utiles. 
Les prem ières recherches a y an t une certaine tendance 
scientifique d a te n t du m ilieu du X V Ie s. C’est à  Conrad 
Gessner (1516-1565) et à B auhin, de Bàie, que l ’on doit 
les prem ières recherches concernant les pierres figurées

(Lapides figurati). Un siècle plus ta rd  Lang, de Lucerne 
(1670-1741), c ru t encore que les fossiles é ta ien t des 
p roduits nés dans l ’écorce terrestre . P resque à i a  m êm e 
époque, Scheuchzer, de Zurich (1672-1733), cré i une 
nouvelle école, en se d é tach an t défin itivem ent de la 
conception de ses précurseurs, car il a ttr ib u a  à l ’ac
tio n  du  déluge les pierres ressem blant à des orga
nism es ; tel le squelette  d ’une grande salam andre 
trouvée à Œ ningen, q u ’il désigna du nom  de Homo 
diluvii testis. Son Herbarium  d iluvianum  est un ouvrage 
des plus in té ressan ts sous ce rap p o rt, mais il a  confondu 
nom bre de p rodu its inorganiques avec des restes d ’or
ganism es.

La fin du X V II Ie s. ouvre une ère nouvelle, avec les 
recherches de H orace-B énédict de Saussure (1740-1799) 
e t de son contem porain  J.-A . Deluc (1727-1817). L ’un 
et l ’a u tre  on t dém ontré  que les te rra in s com posant 
l’écorce te rre s tre  é ta ien t d ’origine soit ignée, soit sé- 
d im entaire, et que ces derniers renferm aien t des restes 
d ’organism es fossiles a y an t vécu à l ’époque de leur 
form ation . Le prem ier, dans son grand ouvrage sur ses 
Voyages dans les A lpes, et le second, dans son Traité de 
géologie, consta tè ren t égalem ent que l ’é ta t  actuel de la 
stru c tu re  de l ’écorce te rrestre  é ta it le ré su lta t de dép la
cem ents et d ’effondrem ents. Mais ce n ’é ta ien t en somme 
que des essais d ’achem inem ent vers une conception 
v ra im en t scientifique des problèm es de la  géologie. 
Une prem ière ten ta tiv e  d ’é tab lir une classification des 
roches fu t celle que Léopold de Buch (1774-1852) a  dé
veloppée dans son catalogue descrip tif des roches de 
la p rincipau té  de N euchâtel, dans lequel il reconnaît 
la succession régulière des te rra in s du Ju ra  et la s itu a 
tion  exceptionnelle des blocs e rra tiques q u ’il affirme 
devoir p rovenir des Alpes. Les publications de J.-G . 
Ebel (1764-1830), en prem ier lieu un  M anuel du voya
geur en Suisse, 1793, et ensuite un tra ité  de géologie des 
Alpes (Ueber den B au der Erde im Alpengebirge, 1808), 
con tiennen t des conceptions fort ju stes  pour cette  
époque et tém oignent de la pa rt de l ’a u te u r d ’une saga
cité peu com m une, à  l ’égal de H.-B. de Saussure. A 
cette  catégorie de publications p euven t être ajou tés 
encore les tra v a u x  de B ruckner, M erkw ürdigkeiten der 
Landschaft Basel, 1757, de R azum ow ski, Histoire natu
relle du Jorat, 1789, e t de Jo b .-K onrad  Escher (1767- 
1823). La description géologique des Alpes suisses de 
ce dernier (1796) est m êm e accom pagnée de profils 
géologiques tran sv ersau x  qui ne m an q u en t pas de ju s 
tesse. Mais to u t  ce qui a  été publié ju sq u ’au  débu t du 
X I X e s. ne forme pour ainsi dire q u ’un prélude aux 
recherches plus systém atiques.

La prem ière étape dans cette  direction fu t l ’élucida- 
tion  de l’origine des blocs e rra tiques, inaugurée par 
Jean  de C harpentier (1786-1855), à la suite de la théorie 
développée en 1821 pa r l ’ingénieur vala isan  Venetz, du 
tran sp o rt de ces blocs p a r les glaciers, sortis ancienne
m ent des vallées alpines ; C harpentier ré fu ta it ainsi 
l ’idée qui av a it prévalu ju sq u ’alors de leur tran sp o rt par 
des couran ts d ’eau, a ttrib u és au  déluge. Parallèlem ent 
à  cette  nouvelle série de recherches, s ’est forcém ent 
liée celle du m ouvem ent des glaciers, don t Scheuchzer 
ava it dé jà  reconnu la réalité , e t après lui Saussure et 
d ’au tres , tels que G.-S. G runer et F r. K uhn. Dans cette  
direction, la physique de la form ation des glaciers et le 
m écanism e de leur m ouvem ent on t évolué à  la suite des 
recherches de Louis Agassiz, F .-J .-H . H ugi, Venetz, 
B. S tuder, E. Desor, C harpentier, Pourta lès, C. Vogt, 
Schim per, Nicolet, A. G uyot, Coulon, qui firent de longs 
séjours sur le glacier d ’U n teraar, logeant soit dans une 
sordide cabane ou dans l ’excavation  très prim itivem ent 
am énagée à cet effet, au-dessous d ’un grand bloc g isant 
sur le glacier. Ils consta tè ren t la  réalité  du m ouvem ent 
du glacier pa r un  véritab le  glissem ent dans son lit, sa 
tem p éra tu re , son épaisseur, son action érosive et la 
form ation des m oraines. A ux chercheurs cités plus h a u t 
s’associèrent pa r la suite de nom breux au tres, tels que 
le chanoine R endu, plus ta rd  évêque d ’Annecy, Dollfus- 
Ausset, Forbes, T yndal, Mousson, etc. Toutes les p ub li
cations projetées pa r ces hom m es de science ne fu ren t 
cependant pas réalisées, m ais ce qui a  p a ru  représen te  un 
vrai m onum ent scientifique que des successeurs nom 
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breux  on t con tinué ju sq u 'à  nos jo u rs. D 'une p a r t, les 
recherches sur la physique e t la m écanique des glaciers 
ont été poursuiv ies pa r E . H agenbach, F.-A . Forci, 
Alb. I-Ieim et bien d ’a u tre s , qui d ém o n trèren t les p a r ti
cularités de la  s tru c tu re  de la glace, les causes de sa 
n a tu re  cristalline grenue (grain du glacier), déjà  recon
nue pa r H ugi, e t sa p lastic ité  qui se m ontre  au cours de 
ses m ouvem ents. T out cela se tro u v e  réun i dans le 
t r a ité  su r les glaciers (H andbuch der Gletscherkunde) de 
Alb. H eim  (1885) e t dans les publications plus récentes 
d ’E d . R ich ter, Hess, F insterw alder, W . K ilian , Ch. 
R ab o t, P . G irar din, R. B onaparte . E n m êm e tem ps, 
le Club a lp in  suisse a provoqué l ’exécution  d ’observa
tions continues su r le m ouvem ent du glacier du R hône, 
qui fu ren t poursuivies p e n d an t de longues années sous 
la d irection  de la com m ission des glaciers de la  Société 
he lvétique des Sciences naturelles e t réunies dans un 
beau  volum e avec de nom breuses planches, p a ru  en 
1916. D ’a u tre  p a r t, l’ancienne extension  des glaciers, 
la cause de celle-ci e t la p lu ralité  des g laciations d ilu 
viennes, révélées p a r la s itu a tio n  et la n a tu re  de leurs 
dépôts, ont fait l ’ob je t de recherches fécondes de la 
p a r t  d ’Alph. F avre , A. B altzer, F . M ühlberg, A. Gutz- 
willer, A. Penck, E d. B rückner, L. D uP asqu ier, après 
que A. de M orlot eû t dé jà  affirmé vers 1860 q u ’il devait 
y  avoir au  m oins deux g laciations diluviennes. E n  1894, 
Penck, B rückner e t D uP asqu ier en av a ien t é tab li tro is . 
Le grand  tra ité  des deux  prem iers (Die A lpen  im  E is 
zeitalter), dém ontre  trè s  positivem en t que les glaciers 
alp ins on t eu q u a tre  g randes phases d ’extension , sé
parées pa r des tem ps in terg lacia ires.

Les études su r les fossiles, so it les restes d ’organism es 
enfoncés dans les te rra in s  sédim entaires, on t donné 
une d irection  nouvelle au x  recherches géologiques. La 
sim ple n o tion  de la  s tru c tu re  de l ’écorce te rre s tre , re 
p o san t sur le g roupem en t des te rra in s dans celle-ci (géo- 
gnosie), a été élargie p a r celle de la  succession des fo rm a
tions dans le tem p s. Dès q u ’il fu t dém ontré  que le m onde 
organique s ’est tran sfo rm é  au  cours des époques géolo
giques, ce qui est le b u t de la  paléontologie, il est devenu 
possible d ’é tab lir  une succession chronologique, non 
seu lem ent des te rra in s , m ais aussi de to u s les phéno
m ènes qui on t laissé leurs traces à la surface e t dans 
l ’in té rieu r de l ’écorce te rre s tre . La stra tig rap h ie , ou 
géologie h isto rique, d ’une p a r t, et la tec ton ique , ou des
crip tion  de la s tru c tu re  de l ’écorce te rre s tre  et l ’évolu
tio n  des m ouvem ents du sol, d ’au tre  p a r t, so n t deux 
d irections de la géologie qui on t eu une évolution  m er
veilleuse au  cours du X I X e s. Elle débu te  pa r une m ono
g raph ie  de la  m olasse, par B. S tuder (1825), suivie 
p a r la  Géologie des A lpes occidentales du  m êm e au teu r, 
avec une carte  géologique au  1 : 200 000 (1834). D éjà 
en 1833, Ch. L ard y  av a it publié une carte  géologique 
de la région du S a in t-G o th ard . La géologie de la Suisse 
pa r B. S tuder (2 vol. 1851 et 1853) fu t heureusem ent 
com plétée p a r sa carte  géologique de la Suisse, en colla
bo ra tio n  avec A rn. Escher de la L in th  (1 : 390 000, 
1853, 2 e édition, 1867). Un grand  nom bre de cartes 
géologiques on t vu  le jou r, soit de diverses régions 
des Alpes, n o tam m en t pa r S tuder seul, ou avec Arn. 
E scher, pa r R ütim eyer, C. B runner, F .-J . K aufm ann, 
to u tes accom pagnées de tex te s  descrip tifs. Une des 
plus rem arquab les est la carte  géologique des régions 
voisines du M ont-B lanc par A lph. F avre , avec 3 v o lu 
m es de tex te  (1862). Mais en m êm e tem p s, la région 
du Ju ra  a  égalem ent trouvé  ses exp lora teurs. Aug. 
de M ontm ollin (1808-1899) a  débu té  pa r la dém o n stra 
tio n  de l ’équivalence de la pierre jau n e  de N euchâtel 
e t de la m arne d ’H au terive  avec le grès v e r t inférieur 
d ’A ngleterre, tan d is  que Ju les T h urm ann  (1804-1855) 
é tab lissa it m ag istra lem en t l ’orographie du J u ra  et 
A m anz Grossly (1814-1865) je ta  les bases de la subdiv i
sion stra tig rap h iq u e  de cette  région. Puis su iv iren t les 
t ra v a u x  de G. de T ribole t (1830-1873), de DuBois de 
M ontperreux  (1798-1850), de P e ter M erlan (1795-1883), 
d ’A lbert Müller (1819-1890), qui co n sta ta  pour la p re 
m ière fois d ’étranges dislocations dans le Ju ra , e t don t
F . M ühlberg d ém ontra  plus ta rd , dès 1890, la réalité  
p a r la d ém o n stra tio n  des chevauchem ents dans la  
chaîne du H auenstein  e t ailleurs.

Tous les t ra v a u x  p arus ju sq u e  peu après le m ilieu du 
X I X e s. on t été  résum és e t confondus avec ses propres 
recherches, n o tam m en t sur la flore fossile de la Suisse, 
pa r Oswald H eer (1809-1883), dans son m erveilleux 
tra ité  in titu lé  Le monde p r im it i f  de la Stiisse  (1864, 
2 e édition, 1879). C ette pub lica tion  form e pour ainsi 
dire le p o in t final d ’une é tape dans l ’exp loration  géo
logique de la Suisse. Peu a v a n t cette  époque, B ernhard  
S tuder proposa à  la réunion de la Société he lvétique des 
Sciences na tu re lle s  à  Berne (1858) la  pub lica tion  d ’une 
carie  géologique de la Suisse, en u tilisan t la carte  to p o 
g raph ique  1 : 100 000 de D ufour, cela avec l ’appu i de la  
C onfédération. Dès 1860, une com m ission fu t constituée, 
sous la présidence de B ernhard  S tu d er e t a y a n t comme 
m em bres : P . M erian, A rn. E scher de la L in th , A lph. 
F av re , E . Desor. Le subside fédéral fu t alors de 3000 
fr., p o rté  plus ta rd  à 10 000 fr. ; il a tte in t  au jo u rd ’hui 
60 000 fr. A près la re tra ite  de B. S tuder, en 1884, la prési
dence passa  à A lph. Favre  e t dès 1889 à F r. Lang, de So
lcare , qui a  occupé ce poste ju sq u ’à  sa m ort en 1894. 
Depuis lors, la Com mission géologique, composée de 5 à 7 
m em bres, est p résidée p a r A lbert H eim . Son ac tiv ité  s ’est 
énorm ém ent développée au  cours de ces tren te  dernières 
années, m ais en se m odifian t aussi. Le p rem ier b u t p o u r
suivi p a r son fo n d a teu r, B. S tuder, la publication  de la 
carte  géologique sur la base de la carte  D ufour 1 : 100 000 
fu t a tte in t  en 1887 pa r la  pub lication  de la dernière des 
25 feuilles, la feuille 13 et les feuilles d ’angle avec titre , 
réperto ire  e t légendes. De m êm e, les tex te s  explicatifs 
pour la  p lu p a rt  de ces feuilles, p o r ta n t le t itre  collectif : 
M atériaux pour la carte géologique de la Suisse, au  nom 
bre d ’une tren ta in e , on t p a ru  presque to u s a v an t la 
fin du X I X e s. Une nouvelle d irection  s ’est m anifestée 
p a r la  pub lica tion  de cartes spéciales rep ré sen tan t des 
régions pa rticu liè rem en t in té ressan tes ou com pliquées 
à  une échelle plus g rande, celle de la carte  Siegfried. Il 
en existe a u jo u rd ’hui plus de 100, accom pagnées ou 
non de tex te s  explicatifs. E n ou tre, l ’année 1894 a vu 
p a ra ître  une carte  d ’ensem ble de la Suisse au  1 : 500 000 
à  l ’occasion du Congrès géologique in te rn a tio n a l tenu  
cette  année-là  en Suisse. Cette carte  a rendu  de grands 
services et a déjà eu deux éditions (1911). Mais une au tre  
œ uvre, non m oins im p o rtan te , a tte n d  sa réalisation , 
c ’est la carte  géologique 1 : 250 000 sur les 4 feuilles 
de la  carte  D ufour réd u ite . Avec son excellent relief, 
le dessin géologique p ro d u ira it un  effet to u t  à  fa it im 
p ressionnan t. La plus grande p a rtie  des publications 
de la  Commission géologique (une p a rtie  des feuilles de 
la carte  1 :100 000 é ta ien t dé jà  épuisées) a été d é tru ite  
lors de l ’incendie du  dépô t de la librairie  F rancke à 
Berne, en 1923. C ette circonstance im prim era  sans doute 
une nouvelle d irection  à l ’œ uvre confiée à  cette  com 
m ission, p u isq u ’il s ’ag ira  non seulem ent de rem placer, 
là où cela p a ra ît faisable, ce qui a  été d é tru it, m ais aussi 
de su b s titu e r à  ce qui ne pou rra  pas être  réim prim é 
des pub lica tions qui peu v en t en ten ir  lieu, to u t  en 
s ’a d a p ta n t  aux  po in ts de vue nouveaux  de la science.

Les co llaborateurs à  la  carte  géologique suisse fu ren t 
au  déb u t peu  nom breux  et d ev aien t trav a ille r presque 
g ra tu item en t, puisque le b udget de 3 à 10 000 fr. pou
v a it to u t au  plus suffire au x  tra v a u x  su r le te rra in  et 
aux  frais d 'im pression . Trois hom m es m ériten t d ’être  
cités en p rem ier lieu : G. Théobald , a u te u r de tro is 
feuilles de la carte  géologique com prenant une région 
des plus com pliquées des Alpes grisonnes (X , XV et 
X X ), parues les prem ières en 1864 e t 1865, puis H . Ger- 
lach, a u te u r des feuilles géologiques X X II  e t X X II I ,  
parues en 1870 et 1887, e t F .-J . K aufm ann , qui a relevé 
une grande p a rtie  de la feuille X I I I .  Mais d ’au tre s  
co llaborateurs tels que J.-B . G reppin, A. Jacca rd , V. 
Gilliéron, C. Moesch, E . v . Feilenberg, A. B altzer,
E . Renevier, E . F avre , A. H eim , G. Ischer, etc ., on t 
app o rté  chacun leur concours à  cette  g rande  et utile  
œ uvre, qui a u jo u rd ’hu i a tte n d  une nouvelle édition 
bien hom ogène, ce qui n ’é ta it pas le cas de l ’édition 
d isparue, en raison des longs in tervalles dans la p u b li
cation  e t de la d iversité  des établissem ents g raphiques 
chargés de l ’im pression. Depuis une tren ta in e  d ’a n 
nées, les collaborateurs on t augm enté  en raison même 
du développem ent des recherches géologiques. II y  en
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a m ain ten an t près de 20, pour la  p lu p art volontaires ; 
leur nom bre to ta l  dès le d éb u t dépasse la centaine.

La Commission géologique suisse s ’est chargée aussi 
de recueillir en quelques volum es la liste de to u tes  les 
publications géologiques sur la Suisse, sous le t itre  de 
Bibliographie géologique de la Suisse. Deux volumes, 
dès l ’origine ju sq u ’à 1900 (par L. R ollier), on t paru , 
de m êm e que le volum e de 1900 à 1910 ; celui de 1910 
à 1920 est en voie de publication .

Mais ce n ’est pas seulem ent la science « officielle » qui 
a contribué au développem ent de nos connaissances 
su r la géologie de la Suisse. Depuis que, vers le m ilieu 
du siècle dernier, chacune de nos six un iversités a 
établi une chaire pour l ’enseignem ent de la géologie, 
les recherches on t aussi beaucoup progressé sous cette  
influence, su rto u t à p a r tir  de l ’année 1900, p a r la  pro
duction  de d issertations ou thèses qui, pour la p lu p art, 
on t t r a i t  à la  géologie de l ’une ou l ’au tre  région de la 
Suisse. On en com pte au jo u rd ’hui des centaines, dont 
un  certain  nom bre, les plus im p o rtan tes, ont pris rang  
dans la série des M atériaux pour la carte géologique de 
la Suisse. C iter ici les innom brables notices, m onogra
phies et descriptions géologiques locales, publiées par 
les sociétés cantonales des Sciences naturelles, fo rm erait 
une liste  presque in term inab le .

Depuis 1882, les géologues et am ateu rs de géologie ont 
constitué  la Société géologique suisse don t l ’organe 
Eclogæ Geologicæ Helvetiæ  est arrivé à son 19e volum e. 
La p lu p art des m ém oires qui s ’y tro u v en t réunis on t t ra i t  
à  la géologie de la  Suisse, sous une form e et dans un cadre 
plus m odeste que les M atériaux. La série des volum es 
des Eclogæ  offre une source de renseignem ents to u t 
aussi riche et précieuse que les M atériaux.

L ’ensemble de nos connaissances actuelles su r la  cons
t itu tio n  géologique de la Suisse se tro u v e  réuni dans l ’ou
vrage m onum ental d ’A lbert Heim  : Die Geologie der 
Schweiz, en tro is volum es, 1915-1922, accom pagné de 
nom breuses p lanches et figures dans le tex te . Comme le 
M onde p r im it i f  de la Suisse  d ’Oswald Heer, cet ouvrage 
m arque une nouvelle étape dans le développem ent des 
connaissances géologiques sur no tre  pays.

La géologie appliquée, soit économ ique, n ’a pas pour 
la  Suisse une im portance prim ordiale, puisque nous ne 
possédons guère de richesses m inérales. Cela n ’a pas em 
pêché q u ’une sous-com m ission de la comm ission géolo
gique, la comm ission géotechnique, n ’a it pris pour tâche 
de faire  l ’inven ta ire  de ces ressources, en p u b lian t des 
m ém oires descriptifs, h istoriques e t sta tis tiq u es sur les 
g isem ents de tourbes, de com bustibles m inéraux, tels 
que le lignite, le charbon feuilleté, l ’an th rac ite , les m ine
rais de fer e t de m anganèse, le cuivre, les pierres de cons
tru c tio n s, ardoises, gisem ents d ’argile et de m arne. 
D éjà en 1873, Gerlach av a it é tab li la  liste des conces
sions m inières du Valais (Die Bergwerke des Kantons 
W allis), seul canton, à côté des Grisons, où les gisem ents 
de p rodu its m inéraux  les plus variés sont enfouis dans 
le sein des m ontagnes, m ais, m alheureusem ent, sans j a 
m ais a tte in d re  une im portance suffisante pour p e rm ettre  
une exp lo itation  lucra tive  suivie. |H . s c h a u d  r.]

G E O R G .  A b b é  d e  Saint-G all. Voir W a r t e n b e r g .
G E O R G ,  G E O R G E .  Fam ille de Bale, don t une 

branche  s’est fixée à Genève. —  1. C h a r l e s - W i l h e l m ,
1851-1923, na tu ra lisé  en 1874, rep ré sen tan t à  Genève 
de la m aison de public ité  H aasénste in  et Vogler, racheta  
cette  entreprise et la tran sfo rm a  en une société par actions 
qui prit le nom  de P ublicitas. Maire du Petit-Saconnex  de 
1902 à  1914. — 2. A l f r e d -P au l-W ilhelm , * 1864, n a 
tu ralisé  en 1897, longtem ps secrétaire  de la Cham bre 
de Commerce de Genève, a u te u r de quelques études 
d ’économie locale, d irecteur du Bulletin commercial et 
industriel suisse , dépu té  au Grand Conseil 1901, con
seiller na tiona l 1907. — Voir Arch, de Genève. [■:. R.]

G E O R G E ,  L ou is , 180:1-1883, dit George-Legrand, 
d ’une fam ille genevoise de graveurs, élève de D iday, 
pe in tre  paysagiste . Oeuvres au Musée de Zurich. — 
S  K L .—  J e a n - P h i l i p p e ,  1818-1888, dont le père d ’origine 
française dev in t Genevois, fu t disciple de Calarne et 
dev in t un des pein tres alpestres les plus connus. Oeuvres 
au  Musée d ’A rt et d ’H istoire. [C. R.]

G E R A L D  ( K e r h a l d ,  K e r o l t ) ,  m oine à  Saint-G all,

élève de N otker le bègue, t  vers 965 (?), m aître  à 
l ’école du couvent dans sa période florissante, o ra teu r 
p u issan t. Curé à l ’église paroissiale de Saint-G all, il 
exerça pa r délégation la ju stice  dans sa paroisse. Comme 
m aître , il fo u rn it au jeune  E k k eh art I er la m atière pour 
la p rép ara tio n  du W altharius. —  M V G  X V -X V I. —• 
B ächtold : Gesch. der deutschen L it. in  der Schweiz, 
p . 44. —  A D B .  [Bt.l

G E R A L D U S ,  G I R A R D U S ,  G E R A U L D U S ,  48= 
évêque de Genève d ’après G autier, 40e, d 'après une 
des listes de B onivard . Hugues lui succède en 988. N ’est 
connu que pa r deux actes dans l ’un desquels il est qua
lifié de co n structeu r de l ’église de Peillonnex. Il é ta it 
p robablem ent m em bre de la famille des com tes de 
Genevois. —  Regeste n os 132, 159 et 1425. — Gautier.
—  B onivard : Chroniques. —  F leury  : Ilis t. de l ’Église 
de Genève. [Henri G r a n d j e a n . ]

G E R A R D .  É vêque de L ausanne. Voir F a u c i g n y .
G E R A R D ,  G I R A R D ,  J e a n , de Suse (Piém ont), 

envoyé à Genève auprès de Farei en 1536 p a r les Vau- 
dois du P iém ont, s ’y é tab lit comme im prim eur, fu t 
reçu bourgeois en 1541, du Conseil des Deux-Cents dès 
1544 e t y m o u ru t en 1558. Il im prim a en particulier 
les écrits de Calvin et de V ire t. —  Voir Th. Dufour : 
Notice biographique szir le Catéchisme... de Calvin, p. 78, 
140. —  Alfred C artier : Arrêts du Conseil de Genève sur 
le fa it de l'im prim erie, dans M D G  X X III , 379. [F. G.]

G E R A R D O  ou G H E R A R D O  DE B E L L I N Z O N E ,  
religieux an g u stia  à  Udine, p réd icateur de renom . En 
1599 il prêcha it le carême à la cathédrale  d ’Udine. Il 
publia  en vers latins l ’éloge d ’Udine : De praeclarissimis 
urbis U tini laudibvs, trad u it en italien  par Luigi Can- 
d o tti et publié en 1868 et 1916. —  BStor. 1888 et 
1921. [C. T.]

G E R B A I X .  Voir S ON N AZ , de .
G E R B E L .  Fam ille originaire du Pays de Gex, fixée 

à Genève dès le X V Ie s. Arm oiries : d ’azur au chevron 
d ’argen t accom pagné de deux étoiles d ’or en chef et 
d ’une gerbe de blé du m êm e en po in te . —  1. A n t o i n e , 
syndic en 1540 et 1544, p rit p a r ti contre les articu lans ; 
fu t chargé de nom breuses négociations concernant les 
difficultés avec Berne et les approvisionnem ents de 
Genève. Il fu t condam né pour luxure à  de très  fortes 
peines en 1546. Sa descendance donna quelques conseil
lers. — 2. A n t o i n e , petit-fils du n° 1, * 1559, s ’é tab lit 
à S trasbourg , a ida  sa ville n a ta le  de ses deniers pour 
sou ten ir les guerres et laissa 500 florins à  l ’H ôpital. —
3. A b r a h a m , de Lograz au Pays de Gex, reçu h a b ita n t 
en 1681, fu t l ’ancêtre  de —  4. L o u is  - S a l o m o n , 
* 1815, qui perfectionna la fabrication  des eaux a rtifi
cielles et in v en ta  les ferm etures autoclaves s ’ap p liq u an t 
aux flacons dits à  syphon  qui conservent les liquides 
gazeux. —  Voir Galiffe : Not. gén. I I I .  — G autier I I I .
— A rm oriaux genevois. —  Sordet : Dictionnaire. [C. R . J

G E R B E R .  Fam illes des cantons d ’Appenzell, Berne,
Fribourg , Grisons, Lucerne, Saint-G all e t Uri.

A. C a n to n  d 'A p p e n z e l l .  Des familles de ce nom  
sont répandues dans les deux Rhodes. — M o r i t z  é ta it 
enseigne des Appenzellois à M arignan en 1 5 1 5 .— Voir 
L L . [ R .  Sch.-B.]

B. C a n to n  d e  B e rn e .  Différentes familles de la ville 
de Berne. —  I. Fam ille de bouchers, étein te en 1757, des
cendan t de U l r i c h , de D ürrenro t, reçu h a b ita n t pe r
pé tue l en 1609. Arm oiries : de gueules à une étoile, un cou
teau  de corroyeur et tro is m onts .— I I . Fam ille de fondeurs 
de cuivre et de cloches, don t l ’ancêtre, H a n s , de Zurich, 
fu t reçu h a b ita n t perpétuel en 1643. A b r a h a m - N i k l a u s

1738-1812, devin t bourgeois en 1791. Avec son fils G a -  
b r i e l - J a k o b , 1792-1833, capitaine d ’artillerie  comme 
le père, la famille s ’é te ignit. Armoiries : taillé d ’argent 
et de sable à un  bouquetin  de l ’un à l ’au tre . —  Voir 
S K L .  —  I I I .  Fam ille d ’Eggiwil, bourgeoise dès 1810 et 
1814 avec G o t t l i e b , fab rican t, et S a m u e l , procureur. 
Arm oiries : tiercé en fasce d ’or, d ’argen t et d ’azur à 
une aigle, un lion et une fleur de lys. Une branche, n° 3 
ci-après, a été reçue bourgeoise en 1865. — IV et V. Deux 
au tres familles de L angnau et de T rub sont bourgeoises 
dès 1865 et 1908. —  Voir aussi G e r w e r . —  ( H .  i . ]  —
1. J o h a n n - R u d o l f , 1795-1869, pasteu r de Gsteig 
près Saanen, d ’Oberbipp 1829, de Leissigen 1843,
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doyen du ch ap itre  de L an gen tha l 1834-1840, s ’oc
cupa  beaucoup des écoles bernoises. —  B B G  IV . —
2. R u d o l f , fils du  n° 1, 1826-1890, aum ônier du 
rég im ent bernois de Naples 1850, v icaire et m aître

secondaire à In te rlak en  
1855, p a s teu r de Ringgen- 
berg, d ’A blândschen 1878, 
réd ac teu r de 1 'Oberländer 
Volksblatt ; il se m o n tra  
publiciste  consom mé et 
politicien conserva teu r. — 
T R G  1891. —  3. F r i e d 
r i c h  -  G o tt l ie b ,  fils du 
ii° 1, 14 jan v ie r 1828-5 
juillet. 1905, v icaire d ’Aar- 
w angen 1850-1855, il s ’oc
cupa du réveil religieux, 
de la  fo rm ation  des m aî
tres  e t de la  jeunesse  chré
tienne . Il e n tra  au  service 
de la Société évangélique 
q u ’il dirigea plus ta rd  et 
p a rtic ip a  au x  lu tte s  ecclé
siastiques des années 1860 
e t 1870 comm e chef du 
p a rti positif. P as teu r de 
la N ydeckkirche à  Berne 
1863-1869, il d irigeait en 

ou tre  l ’école norm ale  évangélique lib re  q u ’il a v a it fondée 
en 1854 à A arw angen e t transférée  p lus ta rd  à Berne.
—  T R G  1906. [ t  E. B.]

G. C a n to n  d e  F r ib o u r g .  Voir G E R F E R .
D. C a n to n  d e s  G r is o n s .  Fam ille  très  répan d u e , pos

sédant. la  bourgeoisie à A lvaneu, W iesen, D avos, Chur- 
w alden e t P rad en . [L. J.]

E . C a n to n  d e  L u c e r n e .  —  G e r b e r ,  G e r w e r .  F a 
m ille bourgeoise de L ucerne dès le X V e s. ; nouvelles 
n a tu ra lisa tio n s  en 1517 e t 1556 ; bourgeoise de Sem pach 
dès le X IV e s. —  P e t e r ,  du Conseil de Sem pach 1405.
—  H a n s , sau tie r  de Lucerne 1450, du  G rand Conseil 
1455. —  A m b r o s , m agister theol., curé de Sursee e t de 
W illisau 1529-1560 ; t  21 avril 1564. —  G a b r i e l , 1560- 
1610, m agister ph il., chanoine de B erom ünster 1578- 
1588 ; se fixa à  Zurich en 1589, p a steu r de B ülach, a u 
te u r  de poésies la tines. —  J o a c h i m , du G rand Conseil 
1547-1583. —  Voir A rch. d ’É ta t  L ucerne : Bolsterli 
(m ns.). —  C. Pfyffer : Gesch. von Luzern. —  Le m êm e : 
Gemälde. —  Riedw eg : S tift  M unster. [P.-X. W.]

F . C a n to n  d e  S a in t - G a l l .  Fam ille é te in te  de la ville 
de Saint-G all du  X V Ie s. —  G r e g o r ,  t  1531 de la  peste. 
Des descendants ont rev ê tu  des fonctions m unicipales 
dans la  ville. —  L L .  —  Kessler : Sabbata. [Bt.J

G .  C a n to n  d ’U r i .  Voir G E R W E R .
G E R B E R T ,  M a r t in ,  abbé du couvent de Sain t-

Biaise en Forêt-N oire, 1720-1793, descendait d ’une fa 
mille qui a u ra it ém igré, selon la trad itio n , de Bâle à 
H orb su r le Neckar lors de la R éform e. B énédictin  à 
Saint-B iaise, puis professeur et plus ta rd  abbé sous le 
nom  de M artin  I I ,  en 1764. E n cette  qualité  il favorisa 
l ’av ancem en t des sciences h isto riques dans le couvent. 
Lui-m êm e, à  côté de l ’h isto ire de la m usique, trav a illa  
su rto u t à  l ’h isto ire de la m aison de H absbourg , pour 
laquelle  les archives de Zurich, Zoug, Saint-G all et 
Bâle lui fu ren t d ’un grand  secours. P a r ses soins les 
ossem ents de divers m em bres de la fam ille de H abs
bourg  rep o san t à  Bâle e t à Kônigsfelden fu ren t tra n s 
férés dans la  nouvelle église du couvent de Sain t- 
Biaise, dédiée en m ausolée aux  H absbourg  (1772). On 
d o it à son p ro je t d ’une h isto ire générale de l ’église 
d ’A llem agne celle de deux évêchés : Episcopatus Cu- 
riensis, 1797, p a r P . A m br. E ichhorn  et Episcopatus 
Constantiensis, 1803, pa r P . N eugart. —  Voir Jo s .B ad er : 
F ürstabt M artin  Gerbert. — Le mêm,e : Das ehem. 
Kloster St. B lasien. —  A D B . — Paul M eintet : Fürstabt 
Gerbert v. St. B lasien u. sein A ufenthalt in  Zürich 1760, 
dans ZW C hr. 1911, n° 51. —  Georg Pfeilschisser : Die 
St. B lasianische Germania Sacra, dans M ünchner S tu 
dien z. hist. Theologie I (1921). [ G i l l a r d o n . ]

G E R B E X .  Fam ille fribourgeoise originaire de Vuis- 
sens où elle existe encore, bourgeoise d ’EstäV äyer-le-

Lac. A rm oiries : de sinopie à  une gerbe d ’or flanquée de 
deux étoiles d ’a rgen t, et accom pagnée en po in te  de 
tro is coupeaux du second. A la  b ranche  d ’E stav ay er 
ap p artie n n e n t : —  1. M i c h e l - J e a n - F r a n ç o i s , n o taire , 
reçu bourgeois d ’E stav ay er le 27 ao û t 1620. —  2. P h i 
l i p p e - J e a n - F r a n ç o i s , * 1737, cap itaine  de grenadiers 
dans le rég im ent Salis-Sam aden au  service de F rance, 
où il fu t p e n d an t plus de 40 ans. C hevalier de Sain t- 
Louis, syndic d ’E stav ay er 1807-1809, t  1815. —  3. To- 
BIE, fils du n° 2, * 1778, avo ca t à F ribourg , puis à  Bulle, 
m em bre de la C onstituan te  1830-1831, conseiller d ’É ta t  
1831-1840, dépu té  au  G rand Conseil 1834, m em bre 
du  Conseil d ip lom atique 1838, réd ac teu r du  Code pénal 
fribourgeois, t  1845. —  4. L a u r e n t - T o b i e - J o S e p h , 
fils du  n° 2, * 1783, lieu ten an t au  service de France 
1816-1824, décoré de la m édaille d ’honneur 1815, p ré 
fe t de Corbières 1831-1837, puis de F arv ag n y  1837- 
1838, t  1838. —  5. H e n R Y - M a r i e - P h i l i p p e , * 1785, 
fils du n° 2, officier au  service de France 1811-1815, fu t 
licencié avec son rég im ent cette  année-là , puis re n tra  
au  service du m êm e pays en 1816. C apitaine 1825. Il 
fit les cam pagnes d ’Espagne en 1807, 1808, 1810 et 
1811, du P o rtugal 1809, etc. Décoré de la  m édaille d ’hon
n eu r 1815, chevalier de la 
Légion d ’hon n eu r 1825.
C ontrôleur des h y p o th è 
ques à  E stav ay er 1832- 
1833, + 1833. —  6. CHAR- 
LES-Léopold - Dom inique, 
fils du n° 4, * 1816, co n trô 
leur, puis d irec teu r général 
des postes du can ton  de 
Fribourg  1848, lieu ten an t- 
colonel 1852, in stru c teu r 
en chef des milices fribour- 
geoises 1855- 1862. Com
m an d a n t de la  garde 
civique de F ribourg  1852, 
il refoula  en cette  qua lité  
l ’in su rrection  de 1853 
com m andée p a r son cou
sin, le colonel P e rrier ; 
dépu té  au  G rand Conseil
1852-1856, g rand-juge  au 
tr ib u n a l m ilita ire  1856- 
1864, juge au  trib u n a l de 
la  Sarine dès 1865, juge sup p léan t au  tr ib u n a l can tonal 
1872, f  1879. —  7. L é g e r - L o u i s - E r n e s t , fils du n° 4, 
* 1819, professeur à  l ’École des cadets de Moscou, puis 
de S a in t-P étersbourg , légua, p a r te s ta m en t du 29 ju ille t 
1892, sa fo rtune  à l 'h ô p ita l de F ribourg  pour la fon
dation  d ’une clinique oph talm ique, f  29 jan v ie r 1897, 
dernier rep ré se n tan t m âle de la  fam ille. —  8. Ma- 
t h i l d e - F r a n ç o i s e - É l i s a b e t h ,  fille du n" 4, * 1824, 
légua plus de cen t mille francs à  des œ uvres de b ien
faisance e t à  la  clinique oph talm ique  fondée p a r son 
frère, f  28 ju in  1907, dernière du  nom . —  Voir Étr. 
frib. 1880, p . 16 ; 1913. —  H . de V evey : La famille  
Gerbex, dans A F  1916. —  A rch, de la fam ille. —  Arch. 
d ’É ta t  F ribourg  : Généal. Schneuw ly. [H. V.]

Fam ille vaudoise, à  Épesses au  X V e s., reçue b o u r
geoise de S a in t-S aphorin  en 1557. [M. R.]

G E R B R A T H  ou G E R B R A C H U S .  É vêque de 
Coire vers 847, assista  cette  année-là  au  synode p ro 
vincial de M ayence ; doit ê tre  décédé en 849. —  M ayer : 
Gesch. des B istum s Chur I, 118. [C. J.]

G  E R B  R E C H T ,  J o h a n n ,  de S teinerberg , landam - 
m ann du pays de Schwyz 1504, 1505, 1507, 1510 et 
1511. —  Schwyzer Wochenblatt 1819, 1871. [R-r .]

G E R D I L ,  A n n f . q u i n ,  de Bruxelles, bourgeois de 
Genève en 1467. Orfèvre rép u té  qui exécu ta  des com 
m andes im p o rtan tes  pour la cour de Savoie. —  Voir 
S K L .  [C. R .]

G E R F E R  ( G E R B E R ,  G E R W E R ) .  Fam ille p a 
tricienne, bourgeoise de Fribourg  depuis 1531, é te in te  
en 1774. Arm oiries : d 'a zu r à  la b ande d ’argen t chargée 
de tro is (ou deux) couronnes de feuillage de sinopie. —
1. G a s p a r d , m em bre du Conseil des D eux-C ents 1548- 
1554, percep teu r de Vohmgeld 1548-1549, du Conseil 
des Soixante 1554-1565, bailli de Mendrisio 1558-1560,

Friedrich-Gott lieb Gerber.  
D ’après  une  photographie  (Bibl 

nat ionale).

Charles Gerbex.  
D'après u ne  photographie .
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de Schw arzenbourg 1560-1565. — [2. Balthasar , frère 
du n° 1, du Conseil des D eux-C ents 1555-1558, percep

te u r  de l ’ohm geld 1555-1556, du Con
seil des Soixante dès 1558, bailli de 
R om ont 1562-1567.— 3. J ea n , é tu 
d ian t à  F ribourg  - en - B risgau 1574, 
du Conseil des Deux - Cents 1579- 
1604, rec teu r de la Confrérie des 
âm es du purga to ire  1585-1591, bailli 
de R om ont 1594-1599, du Conseil 
des Soixante 1604-1607. f a o û t  1607. 
—  4. P a ncrace, fils du n° 3, fit ses 
prem ières études à F ribourg , où il 

connut le P . Pierre Canisius, puis à  Milan 1596, et
à  Paris 1597-1598. Il fu t m em bre du Conseil des
Deux - Cents 1603- 1608, p e rcep teu r de l ’ohmgeld 
1603-1604, d irec teur de la fabrique de Saint-N icolas 
1605-1607, bailli de Vuippens 1607-1612 ; du Conseil des 
Soixante 1608-1616, du Conseil des Secrets 1614-1615, 
ban n ere t des Places 1615-
1616 ; m em bre du P e tit
Conseil 1616-1638, com m is
saire général 1618-1628, 
chevalier de l ’É peron  d ’or 
1620. t  ju ille t 1638. —  5.
P i e r r e , frère du n° 4 ,  du 
Conseil des D eux - Cents 
1610-1614, d irec teu r de la 
douane 1610-1613. percep
te u r  de l ’ohm geld 1613- 
1614, du Conseil des Soi
x an te  1614-1616. t  de la 
peste 1616. —  6. P a n c r a 
c e , du Conseil des Deux- 
Cents 1656-1685, percep
teu r de l ’ohm geld 1656- 
1657, d irec teur d e là  douane
1657-1660, bailli de P lan- 
fayon 1670-1675. —  7. Si- 
m o n - T o b i e , du Conseil des 
Deux - Cents 1737- 1751, 
sous - com m issaire d ’É ta t
1739-1743, bailli de P on t 
1743-1748, du Conseil des 
Soixante dès 1751, des Se
crets 1753- 1774. Ami de 
l ’histo ire, p rop riétaire  d ’une 
collection de m onnaies et 
ph ilan th ro p e  généreux ; il 
s ’occupa activ em en t des 
questions d ’assistance, de la 
Confrérie de Sain t-M artin  
e t de l ’H ôp ita l des bourgeois de F ribourg  ; il légua à 
ce dernier é tab lissem ent la plus grande p a rtie  de sa 
fo rtune, t  à F ribourg , le 27 m ars 1774, dernier rep ré 
se n tan t m asculin  de sa fam ille . —  Voir W eitzel : Ré
pertoire, dans A S H F  X . —  B raunsberger : Canisii 
Epistulae  V III . —  Archives d ’É ta t  F ribourg  : Be
satzungsbücher ; Chronique de François-N icolas-Cons
ta n t in  B lanc ; L ivres de bourgeoisie. [J. N.]

G E R H A R D .  Fam illes d ’Argovie et de Zurich.
A . C an to n  d’A rg o v ie . Des familles G erhard (Ger

h a rd t, G erhart), bourgeoises de B rittn au , son t citées 
en cet endro it dès 1639. —  R enseignem ents person
nels. [L. S.]

B. C a n to n  de Z u ric h . G e r h a r d ,  G e r h a r t .  Fam ille 
représentée  au  Conseil de Zurich a v an t la  révo lu tion  de 
B run en 1336. U l r i c h ,  du Conseil 1319 ; J æ c k l i ,  de 
H orgen, à  Zurich en 1376. G (ERI ou J œ r ïe n ,  de Horgen, 
bourgeois 1377 ; J o h a n s  en 1402. —  H a n s , l ’un des 
prem iers « boucs » 1442-1448, peu t-ê tre  iden tique  à 
J o h a n n e s ,  du Conseil de la  S a in t-Jean  1445-1450, p ré 
vô t de corporation  1451, a rb itre  en tre  l ’abbé d ’Einsie- 
deln et les h a b ita n ts  de la  Waldmarche de Schwyz 
en 1451. —  Z S tB .  —  Zürcher Stadtbücher. —  Egli : 
Der ausgest. Adel. —  Geschichte der F am ilie A m 
m ann. [H. Br.l

G E R H A R D  ou K E R H A R T ,  abbé de Saint-G all, 
990-1001. Le prem ier co n tin u a teu r des Casus s. Galli 
flétrit G erhard  q u ’il accuse d ’avoir ru iné les m œ urs par

son m auvais exem ple e t dissipé les biens de l ’abbaye. 
Tandis q u ’une p a rtie  des m oines au ra it fa it des rep ré 
sen ta tions à  l ’em pereur O tto I I I ,  G erhard se serait 
assuré l ’im punité  en corrom pan t un  com te Muzo (au tre 
m en t inconnu) q u ’il au ra it m êm e récom pensé p a r le 
don d ’Aadorf, la  plus im p o rtan te  des possessions de la 
p révôté  saint-galloise. —  Voir M V G  X V II, p . 14-27. — 
E rben : Das Vorladungsschreiben Ottos I I I .  an A b t Ker- 
hard, dans Neues Arch, der Ges. fü r ältere deutsche Ge
schichtskunde, 20, p . 365-371. [Bt.]

G E R I N G  e t  G E R I G .  Voir G e e r i n g .
G E R I S T E I N  (C. e t D. Berne, Com. Rolligen. 

V. D G S ). I-Iameau e t ru ine d ’un  château . E n 1146, Ge- 
renstain  ; 1159, Garestei ; 1208, Gernstein ; 1256, Ge- 
rinstein. Les prem iers possesseurs du château  et de la 
seigneurie, de laquelle re levaien t Bolligen et le pa tronage  
de son église, fu ren t les barons de Gcrenstein ( H u p o l d  
1146 ; A y m o ,  avoué de l ’église de L ausanne, 1157 ; 
O t t o ,  tém oin  dans la  le ttre  de fondation  de la m aison

des chevaliers de S a in t-Jean  de M ünchenbuchsee 1180 ; 
H e i m o , chanoine de Soleure 1182 et 1227 ; le dernier 
H e i n r i c h , 1228). Les barons d ’Affoltern leur succédèrent . 
U lrich vom  Stein céda en 1274 l ’église de Bolligen et des 
biens à G eristein au  couvent d ’In terlak en , qui rem it les 
biens à W erner von A ffoltern. Geristein passa ensuite 
au  beau-fils de ce dernier, U lrich de M ontenach. Les 
Bernois dé tru is iren t le château  en 1298, qui re s ta  en 
ru ines. Les biens de Geristein é ta ien t plus ta rd  aux  
m ains de Philipp  von Kien, puis de M athilde von 
Scharnach ta l 1362, de P e term ann  von K rauch ta l 1401 
e t enfin possession de la chartreuse  de T horberg 1424. 
A la  suppression de cette  dernière en 1528, les biens 
de G eristein passèren t à la ville de Berne. Le dom aine des 
barons de Geristein à La Neuveville fu t appelé plus ta rd  
G renetel. —  Voir H . Türler, dans A S J  1902. — 
F R B .  —  R.-A. B achm ann : Versuch einer hist... Be
schreibung der R uine Geristein. —  Zeerleder : Urkunden. 
—  Mülinen : Beiträge I I .  —■ A H V B  V, 562. —  Oskar 
W eber : Die R uine Geristein (avec plan  et photogr.) 
1902. [H. Tr.l

G E R L A C H ,  F r a n z - D o r o t h e u s ,  philologue, * 1793, 
fils du pasteu r de W olfbehringen (Saxe-C obourg-G otha), 
m aître  de langues anciennes à l ’école cantonale  d ’A arau 
dès 1817, m aître  d ’h isto ire  au  Pädagogium  de Bâle en 
1819, professeur de langue et litté ra tu re  latines à  l ’un i
versité  de Bâle dès 1820 et, en ou tre, bib lio thécaire 
de l’un iversité  1829-1866. f  1876. —  Voir A D B .  —

Ruines  du château de Geristein au co m m en ce m en t  du XIX e s. D'après un d essin  de Lory.
(Bibl. nat . Berne.)
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Program m  der U niversität Basel 1885. —  A S G 2, 
300. [C.Ro.l

G E R L A C H ,  H e i n r i c h ,  1822-1871, * à Madfeld 
(W estphalie), f  acc iden tellem ent à Längi su r Oberwald. 
Appelé en V alais en 1850 pour y  diriger les m ines de 
nickel, cuivre e t cobalt de G rim entz (A nniviers). Dès 
1851, il s ’é tab lit à  Sion ; il é tu d ia  pour le gouvernem ent 
va la isan  to u te s  les m ines du can ton  e t sa géognosie pour 
la  com pagnie de chem in de fer du Sim plon. A uteur 
d ’ouvrages su r les Alpes pennines et su r les m ines du 
can to n  du Valais. [ J . - B .  B . l

G E R L A F I N G E N  ( O B E R -  e t N I E D E R - )  (G. So- 
leure , D. K rieg ste tten . V. D G S). Vges et com m unes 
po litiques des paroisses de B iberist e t K rieg ste tten . 
E n  1278, Gerolvingen, chez les gens de Gêr-olf (gêr 
=  lance, o lf =  w olf =  lo u p ). Les seigneurs de T horberg  
av a ien t une p a r t  de la  ju rid ic tio n  su r Gerlafm gen ; après 
eux, elle passa au  couvent du m êm e nom , puis à la ville 
de B erne dès la R éform e. Celle-ci céda ces d ro its à So
len te  p a r l ’accord de W inigen en 1665. Au déb u t du 
X IV e s. la  seconde p a r t  de la ju rid ic tio n  é ta it aux  m ains 
de la  fam ille D urrach . Elle passa  pa r héritage de l ’avoyer 
soleurois H enm ann  von D urrach , vers 1412, à H enm ann  
von Spiegelberg, d o n t la  fille K unegonde von Malrein 
la v en d it à  Solente en 1466 en m êm e tem p s que la 
seigneurie de K rieg ste tten . Le rustiq u e  village de 
N ieder-G erlaflngen, au trefo is insignifiant, dev in t au 
X I X e s. une g rande  localité  in d ustrie lle  grâce au x  usi
nes m étallu rg iques de Roll. C ette m aison y acqu it 
en 1811 la fab rique  d ’indiennes don t elle fit une forge 
à m artin e t. L a nouvelle société Louis de Roll a été 
constituée  en 1823 ; les lam ino irs on t été installés en 
1836. L ’école de N ieder-G erlafm gen fu t ouverte  en 
1834. Population  de N ieder-G erlafm gen : 1808, 132 hab.; 
1900, 1741 ; 1920, 2545. —- Voir F B B .  —  F. Eggen- 
schw iler : Territ. E ntw icklung. — L ud. Roch. Schm idlin: 
Gesch. des Am teibez. Kriegstetten. —  Ad. Müller : Schul- 
gesch. von Niedergerlafingen. — Die L. v. Roll’sehen 
Eisenwerke und  die jurassische E isenindustrie  (publié 
p a r la m aison de Roll). [H. Tr .]

G E R U C H , E d u a r d ,  * 3 février 1836 à Oderau 
(Silésie au trich ienne), su p p léan t de l 'ingén ieur en chef 
de la  ligne du G othard  en 1875, puis in sp ecteu r en chef 
de cette  ligne ; professeur de co nstruction  et d 'ex p lo i
ta tio n  des chem ins de fer à l ’École po ly technique fé
dérale 1882-1903, f  14 octobre 1904 à Zurich. — S B  
42, 1903 et 44, 1904. —  Œ chsli : Gesch. der E idg. 
Techn. Hochschule. [H .  Br. ]

G E R L I K O N  (C. Thurg.ovie, D. F rauenfe ld . V. D G S). 
Com. et Vge dans la paroisse de G achnang. Anciennes 
form es : Gerlinchova, au x  ferm es des Gêrlinge. Au 
X I I I e s., siège des nobles de Gerlikon, d on t la p lu p art 
des biens passèren t au  couven t de F e ldbach  et la 
basse ju rid ic tio n  à  F rauenfe ld . Une chapelle dédiée à 
Saint-G eorges, m entionnée en 1267, annexe de G ach
nang , fu t u tilisée ju sq u ’en 1885 pour le culte  évangéli
que hebdom adaire  ; elle est em ployée depuis pour des 
usages p rivés. —  Voir P up . TIî . —  Nat er : A adorf. [Gr-z.] 

G E R L I K O N ,  von .  Fam ille de m in isté riaux  de R ei
chenau , souven t m entionnée au  X I I I e s. dans les actes 
du couvent, d isparue a v an t 1300. Arm oiries : un  t r i 
d e n t. —  1. R u d o l f ,  chevalier, t  a v a n t 1268. —  2 .  
H e i n r i c h ,  p robab lem en t fils du n° 1, ainsi que les 
n os 3 e t 4, clerc, chanoine de Z urzach et Füssen (Ba
vière) 1255-1273. —  3. L i u t o l d ,  v en d it le château  de 
H agenbuch  au couvent de T änikon. —  4. L u d w i g ,  
p ro b ab lem en t chanoine de R eichenau, fit don en 1284 
de tous ses m ainm ortab les à l ’abbaye de R eichenau. — 
Voir T U  I I I .  —  P u p . Th. —  N ater : A adorf. [Gr-z.] 

G E R L I S B E R G  (G. Zurich, D. B ülach, Corn. Klo- 
ten . V. D G S). Vge et ancienne Coin, civile. E n 1273 
Gerilsperch. Des fouilles on t mis au jo u r un  étab lissem ent 
rom ain  à  la H ohfurri en 1839 (M A  GZ XV). Les posses
sions q u ’y ava ien t des couvents zuricois et des p a r ti
culiers au  m oyen âge son t a tte stées  par les actes, par 
con tre  les données de S tu m p f et d 'a u tre s  au teu rs  sur 
le ch âteau  e t la noblesse du lieu ap p artien n en t au 
dom aine de la légende. Un K urhaus y  a  été créé à 
l ’époque m o d ern e . —  U Z. [ L .  F o r r r r ]

G E R  LI SW  IL (C. Lucerne, 0 .  H ochdorf, Com. E m 

m en. V. D G S). En 1239, Gerloswile ; 1300, Geroldswile. 
Gerliswil posséda son propre  sceau dès 1736 p o rta n t 
l ’im age de l ’em pereur sa in t' H enri ; le village devait 
au trefo is son im portance  à  sa position sur la ro u te  de 
tran s it du G othard  à  Bâle. La chapelle da te  du X V e s., 
reconstruc tions 1581, 1751 ; une église nouvelle fu t 
élevée en 1912-1914, paroissiale en 1923. —  Voir Arch. 
d ’É ta t  L ucerne. —  Gfr. 74, 34. —  W eibel : Gesch. von 
Em m en. [p.-X . W.]

GERIVIA G N Y (C. V aud, D. Rolle, Com. M ont. 
V. D G S). E n 1018 (de) Germaniaco =  te rre  de Ger
m anus. H am eau  d ép endan t des seigneurs de Mont- 
su r-Rolle qui y  possédaient en tre  au tres la dim e des 
chevaliers, laquelle fu t engagée en 1314 à l ’évêque 
de L ausanne. E n 1517, Claude de Sain t-T ri vier, dam e 
de M ont, v end it cette  te rre  au  duc de Savoie. L ’évêque 
de L ausanne, Jean  de Rossillon, affecta en 1329 ses biens 
de G erm agny à la d o ta tio n  d ’un  au te l de Sa in t-P ierre  
à la cathédra le. L ’évêque de Genève possédait de son 
côté à G erm agny le dom aine de Sainte-C roix. Après la 
R éform e, G erm agny fu t annexé au  bailliage de Bon- 
m on t, puis vendu  à des particu liers . Le frère du m i
n istre  de Louis X V I, Necker, en é ta it p rop rié ta ire  au 
m om ent de la R évolu tion . —  D H V .  [M. R.j

G E R M A I N S .  Le term e  de G erm ains, envisagé ex
clusivem ent du p o in t de vue anthropolog ique, est a p 
pliqué à des populations de langues, de races e t de civi
lisations trè s  différentes. Il fa u t déte rm iner une fois 
pour to u te s  la va leur exacte de ce term e. La race ger
m anique n ’est pas con tenue dans les lim ites de l ’Alle
m agne actuelle . Elle les déborde de to u tes  p a rts . D ’un 
au tre  côté, l ’A llem agne est loin d ’être un iquem en t peu 
plée pa r des Germ ains de race : p resque to u te  l ’Alle
m agne du Sud est hab itée  p a r des hom m es qui, dans 
leur trè s  grande m ajo rité , n ’a p p artien n en t pas à  ce 
groupe e thn ique . Les Suisses de langue allem ande ne 
s ’agrègen t q u ’en p e tit nom bre à la race germ anique.

Une telle hétérogénéité , sous une telle é tiq u e tte , a 
p robab lem en t to u jo u rs  existé . Les nom s de peuples, 
signalés comm e des Germ ains pa r les anciens historiens 
e t les anciens géographes, ne rep résen ten t pas forcém ent 
des portions du  groupe e thn ique, qualifié de germ ani
que de pa r ses caractères m orphologiques e t descriptifs.

T ou t d ’abord  quels son t les caractères an thropolog i
ques des G erm ains de l ’a n tiq u ité  ? Ils nous son t connus 
par les tém oignages des tex te s . Tous les au teu is  anciens
—  peu t-ê tre  n ’ont-ils fa it que se copier les uns les au tres?
—  s’accorden t pour donner aux  G erm ains d ’alors une 
h a u te  s ta tu re , des yeux bleus, des cheveux blonds. Ce 
sont là, déjà, d ’im p o rtan ts  caractères descrip tifs . Nous 
a jou tons au jo u rd ’hui à  ces dé term inations la  dolicho- 
céphalie, que les au teu rs  anciens n ’on t pas m entionnée, 
parce que des observations sur les form es crâniennes 
n ’é ta ien t pas de leu r tem ps. P o u r contrô ler ces tém oi
gnages des tex te s  nous avons les squelettes contenus 
dans les sépu ltu res an tiq u es de la G erm anie. E t pour 
é tab lir  la filiation des populations anciennes avec les 
actuelles, nous pouvons u tilise r nos observations et 
nos m esures.

Dès la période néo lith ique les pays v é ritab lem en t 
« germ aniques » de l ’E urope sep ten trionale  son t peu 
plés pa r ces D olichocéphales de h au te  s ta tu re . Ils con
tin u e ro n t à l ’ê tre , en m ajo rité , p e n d an t to u te  la  période 
pro toh isto rique  e t les prem iers siècles de n o tre  ère. 
Les tom beaux  en rangées ( Reihengräber) ren fe rm en t des 
indiv idus de grande taille  aux  crânes allongés. Ils é ta 
blissent la con tinu ité  des néolith iques aux  popu lations 
actuelles.

N ’oublions pas tou tefo is que, dé jà  dans l ’azilien — la 
période in term édiaire  en tre  le paléolith ique e t le néoli
th ique —  l ’A llem agne du Sud a connu des b rachycé- 
phales. La sépultu re  collective d ’Ofnet, dans la Bavière, 
renferm ait une m ajo rité  d ’individus a p p a rten a n t au 
ty p e  à crâne arrond i. Ainsi donc, à l ’âge de la pierre 
polie, l ’A llem agne, telle  que nous la  connaissons, ren 
ferm e déjà  deux ty p es ethn iques.

Voici la diagnose an thropolog ique de la race germ a
nique : race de très grande taille, 1 m. 73 en m oyenne, 
cheveux blonds, souvent roussâtres, ondulés ; yeux 
clairs, pour la p lu p art bleus ; tê te  allongée, dolicho-
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céphale (indice céphalique sur le v iv an t de 76 à  79) ; 
peau d ’un b lanc rosé ; face allongée ; nez proém inent, 
d ro it.

Les tom b eau x  en rangées de l ’ancienne Germ anie 
échelonnent leur chronologie sur des m illiers d ’années. 
Les squelettes qui on t été exhum és p résen ten t, au  cours 
de cette  longue période, des indices céphaliques m oyens 
très faibles : 71,3 d ’après E cker ; 72 d ’après H older ; 
72,3 d ’après K ollm ann ; 74,9 d ’après Virchow. Ces c râ
nes son t, en ou tre, é tro its  e t très h au ts . Une face longue, 
comm e il est d it dans la diagnose, com plète ce typ e , que 
n o tre  com patrio te  K ollm ann a qualifié de « dolicho
céphale leptoprosope ». Le nez est é tro it et l ’o rb ite  p lu 
tô t  basse.

Il est. ce rta in  que depuis le néolith ique, ce ty p e  n ’est 
pas resté  can tonné dans l ’Europe sep ten trionale  con
finan t à la B altique et à la  m er du Nord. Il s ’est infiltré  
un  peu p a r to u t dans l ’Europe m oyenne, n o tam m ent 
dans les Pays-B as e t la  Belgique, en France, en Suisse, 
e tc ., e t bien plus loin encore.

M alheureusem ent, dans cette  m asse im posan te  des 
G erm ains de l ’h istoire, nous ne pouvons encore, du 
p o in t de vue anthropolog ique, faire aucune discrim ina
tion , ni effectuer aucune disjonction  précise, car nous 
som m es loin de connaître  les caractères an thropo log i
ques de to u te s les trib u s qui fu ren t englobées dans la 
g rande  confédération  germ anique.

La race germ anique, telle  q u ’elle est considérée a u 
jo u rd ’hu i p a r l ’anthropologie, constitue  un  pu issan t 
g roupem ent européen qui porte  aussi le nom  de race 
kym rique (Broca) ou nordique. V acher de Lapouge lui 
a  donné le nom  d ’Homo Europaeus. Si, fa isan t ju stem en t 
ab strac tio n  d ’un  term e linguistique ou h isto rique, l ’on 
d evait choisir un  term e géographique —  il m arq u e ra it 
une extension dans l ’espace e t il se ra it aussi en dehors 
de to u te  influence n a tio n a lis te  — il v a u d ra it m ieux se 
ra llier au  term e  de Nordique, quoique le Nord de la 
Russie ne renferm e guère de rep résen tan ts  de ce ty p e . Le 
term e  de nord ique est celui em ployé pa r Deniker 
(Races et Peuples de la Terre). Dans sa classification, 
cet a u te u r  fa it re n tre r  les Germ ains tels que nous 
les avons considérés ci-dessus dans la « Race blonde, 
dolichocéphale de très grande taille  ». Il ra tta c h e  à cette  
race p rincipale une race secondaire, blonde, mésocé- 
phale, de grande taille , d ite  sub-nordique, à face a n 
guleuse, à  nez re troussé, aux  cheveux droits , répandu  
su rto u t sur les bords de la  B altique et en Norvège.

La Suisse renferm e une certaine  q u an tité  d ’individus 
a p p a rte n a n t à  la race nordique. Beaucoup de nos com 
p a trio tes  son t donc des Germ ains de race. Nous ne 
savons pas leur nom bre exac tem ent. Il y  en a certaine
m en t en Suisse rom ande un grand  nom bre ; ils se sont 
lingu istiquem ent transform és, comme en France sep ten 
triona le  les N orm ands. D ’au tre  p a r t, il est non m oins cer
ta in  que la plus forte  p a rtie  des Suisses de langue alle
m ande n ’ap p artien n en t pas à  la race nordique ou ger
m anique. Avec les B avarois, les Tyroliens, les A u tri
chiens, les Italiens du Nord, ils p a rtic ip en t à la fo rm a
tion  de ce groupe brachycéphale, généralem ent brun, 
de taille  m oyenne, qui constitue , dans l ’E urope centrale, 
un  bloc fort cohéren t. [E. P.]

G E R M A N  1ER.  Fam ille vala isanne bourgeoise de 
C onthey, V étroz, qui essaim a à  Granges au  X V II Ie s . — 
P i e r r e - G a s p a r d ,  prê tre  a tta ch é  à la cathédrale  de 
Sion en 1720. — M o d e s t e ,  de Granges, 1822-1915, 
no taire , m ajor. [Ta.]

G E R M A N N .  Fam illes des cantons de S a in t-Gall et 
de T hurgovie. Ce nom  dérive du nom  de lieu, Gêr(en) = 
cham p en form e de pique (S I  II , 401) e t désigne 
l ’h a b ita n t d ’un lieu de ce nom  (S I  IV, 240).

A. C a n t o n  d e  S a i n t - G a l l .  Nom de fam ille de la ville 
de Saint-G all, de 1 ’A lte Landschaft et du Toggenbourg.

I. —  1. H a n s , cordier, bourgeois de Saint-G all, cité 
de 1408 à 1424. Les G erm ann m oins anciens, venus de 
Bischofszell, dev inren t bourgeois en 1517. —  2. K a s p a r , 
* 1585, du Conseil des Onze de la corporation  des m aré
chaux  1625, prévô t 1649, f  1656. —  3. J o h a n n e s , 
fils du  n° 2, * 1617, prévô t des m aréchaux  1687, exa
m in a teu r des chirurgiens 1689, f  1705.

I I .  —  1. I-Ie i n r i c h  reçu t en 1408 le fief de K elnhof

à T übach . — 2. H e r m a n n , am m ann de Roggwil et 
a d m in is tra teu r de l ’église de Hagenwil 1432-1442.

I I I .  —  1. H a n s , d it zum  Hof, bailli de Schw arzen
bach 1504. —  2. U l r i c h , bailli de Schw arzenbach 1506- 
1515. — 3. J o h a n n e s , dit K äufi, bailli de L ütisburg  
1484-1511. —  4. K il ia n ,  fils du n° 3, * fin 1485, con
ven tue l de Saint-G all dès 1508, cellérier 1516, lieu ten an t 
de R orschach  1523, de W il 1528, nom m é abbé le 25 m ars 
1529, t  30 ao û t 1530. Il p a rv in t à  cacher le décès de 
l ’abbé F ranz  Gaisberg ju sq u ’à sa propre élection, à 
R appersw il, pa r les chanoines qui av a ien t fui à Ein- 
siedeln d ev an t la R éform e. R econnu abbé par les can
tons p ro tec teu rs catholiques Lucerne et Schwyz, il fu i 
destitué  pa r Zurich, à qui incom bait le soin de désigner 
le cap itaine  des cantons p ro tec teurs pour 1528-1530 ; 
Claris re s ta  d ’abord  n eu tre . Q uand éclata la prem ière 
guerre de Cappel, Zurich ordonna l ’a rresta tio n  de 
K ilian ; il y  échappa en tra v e rsa n t le lac de Constance. 
La prem ière paix  na tiona le  laissa Zurich m aître  effec
tif des terres du chap itre . Aussi les efforts incessants 
de l ’abbé tend iren t-ils  à  les recouvrer, en s ’ad ressan t 
d ’abord  aux  cantons p ro tec teu rs, puis aux  au tres É ta ts  
confédérés quand  la landsgem einde g laronnaise, du 24 
ao û t 1529, se fu t en m ajo rité  déclarée favorable à 
Zurich. L ’in te rv en tid n  des IX  cantons hors de cause 
se h e u rta  au  refus de cette  ville. Comme prince de l ’em 
pire, K ilian req u it alors le secours de l ’em pereur Charles- 
Q uint et des É ta ts  im périaux  et se ren d it personnelle
m en t à la D iète d ’A ugsbourg de 1530. R en tré  au château  
de W olfurt près de Bregenz, où il sé journait avec ses con
ven tuels, il se ren d it à cheval, le 29 ao û t, pour affaires, 
auprès du com te Hugo von M ontfort-T ettnang , et 
se noya au  re to u r dans la Bregenzer Ach. — 5. G a l l u s , 
frère du n° 4, cité comme bailli de L ütisburg  
de 1527 à 1547 environ. — 6. H a n s ,  d it le Bazenhamer, 
frère des n os 4 e t 5, é tab li à  N ieder-Bazenheid ; saubier 
du N iederam t 1520, cap itaine  au service de France 
à  plusieurs reprises. Il se rv it son frère Kilian comme 
dépu té  à  la  D iète. Il fu t toutefois appelé en 1529 sous 
la bannière  du  Toggenbourg, comme saubier, et fit 
p a rtie  des m édiateurs de la paix  toggenbourgeoise avec 
les V can tons e t de l ’accord de R appersw il, de fin no 
vem bre 1531 ; bailli du Toggenbourg 1532-1540. Il 
acqu it ensu ite  le p e tit  château  de Feldeck près de 
Jonschw il ; f  en tre  le 26 m ai 1551 et le 4 octobre 1552. 
Son sceau porte  une hache d ’arm es accom pagnée en 
chef de deux fleurs de lys. —  7. H a n s , cité comme bailli 
de L ütisbu rg  de 1555 à 1563. —  8. K i l i a n , frère du 
n° 7, bailli de L ütisbu rg  1569-1573. Il est l’ancêtre  
des deux branches su ivan tes :

a)B ranche aînée. A rm oiries: d ’or à la licorne d ’a z u r .— 
9. J o s e p h , am m ann dans l’U n te ram t 
1675, f  1692. — 10. J o s e p h ,  sau tie r 
du pays, fils du n° 9, su b s titu t à la 
chancellerie du Toggenbourg 1675, 
sau tie r 1683 et aussi tréso rie r du
pays dès 1684. É ta n t  su b s titu t, il
rassem bla  une collection des docu
m en ts politiques concernan t le pays. 
Blâm é au  su je t de ses écrits pa r l ’abbé 
Leodegar Bürgisser, en 1698, à la 
su ite  d ’une dénonciation  du bailli 

Besenval, il con tinua néanm oins d ’être le conseiller 
du peuple. Après le conflit concernan t la construc
tion  de la rou te  du R icken et le démêlé avec l ’Alte 
L andschaft pour sa pa rtic ip a tio n  aux frais de garde, le 
saubier rédigea des in stru ctio n s pour le com ité député 
à  Claris, dans lesquelles il a tta q u a it  le p a rti au pouvoir. 
Il fu t alors a rrê té  à  Saint-G all le 14 ju in  1701 et re tenu  
prisonnier au  château  de R orschach ju sq u ’en 1708. A 
sa libération , il en tra  résolum ent, en novem bre 1709, 
dans le p a r ti des adversaires de l ’abbé, jo u a  un  rôle
p répondéran t dans l ’élaboration  du s ta tu t  co n stitu 
tionnel du pays, le Haxiptvergleich de 1710, et en tra  
comme chef catholique dans la  comm ission qui adm i
n istra  le Toggenbourg d u ran t la guerre de 1712 et 
ju sq u 'à  la paix  de B aden 1718. Q uand le Toggenbourg 
rev in t sous la dom ination  du prince-abbé, Germ ann 
dev in t le prem ier obm ann du nouveau Landrat, élu par 

! le pays. Il acqu it la bourgeoisie de L ichtensteig  et
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fu t  avoyer de la ville, f  1724. —  11. F r a n z - R u d o l f ,  
fils du  n° 10, bailli d ’Iberg  1723-1744. —  12. J o s e p h ,  
fils du  n°  10, o bm ann  du  L a n d ra t, f  1758. —  13. F r a n z -  
J o s e p h ,  p e tit-fils  du  n° 10, bailli d ’Iberg  1744, de 
S chw arzenbach  1762-1782. —  14. P . B a s i l i u s ,  de 
L ich tenste ig , * 1727, pro ies au  co uven t de R heinau  
1747, sous-prieur e t a rch iv is te , f  1794 ; fu t après P. 
H o h en b au m  v a n  der Meer, le plus im p o rta n t collection
n eu r de docum en ts h isto riques du ch ap itre , et écriv it : 
Catalogus synoptico-criticus m anuscriptorum  Rheno- 
v iensium  ; Catalogus historico-chronologicus fundatorum , 
benefactorum, abbatum  et monachorum Rhenoviensium .
—  15. J o h a n n - B a p t i s t ,  de L ütisbu rg , fiscal ecclésias
tiq u e  1743, n o ta ire  aposto lique 1745, curé de Berneck 
1746, où il la issa  d ’im p o rtan te s  fondations pour les 
ind igen ts et les ap p ren tis , f  1771. —  16. P a n k r a z ,  fils 
du  n° 13, * 1765, secrétaire  de la  cham bre du prince- 
abbé  1796, m em bre du G rand Conseil he lvétique 1798- 
1800, conseiller d ’É ta t  du can to n  de S a in t-Gall 1803, 
v o ta  pour la  suppression du couven t le 5 m ai 1805. 
P résiden t de la cour d ’appel 1815 e t p résid en t de la 
com m ission d ’éduca tion  catho lique dès 1817, p résiden t 
de la  com m ission chargée de p u n ir les fau teu rs  du sou
lèvem ent de 1814, p r it  une grande p a r t  à  la rédaction  
du  code pénal de 1819, f  30 décem bre 1828.

b) Branche cadette. A rm oiries : d ’or à  la  licorne d ’azur 
con tournée. — 17. K i l i a n , am m ann  de St. Jo h an n  
1622, secrétaire  d ’É ta t  du T oggenbourg 1643, f  24 m ars 
1644. —  18. G a l l u s , fils du n° 17, cam érier à  Sain t- 
Gall 1638, sau tie r dans le Toggenbourg 1641, secrétaire  
d ’É ta t  1644 ; in s titu a  p a r te s ta m en t en 1683, une 
bourse encore ex is tan te  pour les m em bres des deux 
branches de sa fam ille fa isan t des études, t  1er février 
1684. —  19. J o s e p h - K i l i a n , fils du n°  18, fiscal sa in t- 
gallois 1696, a cq u it en 1700 la  bourgeoisie du  couvent 
de S a in t-Gall e t a ch e ta  le p e ti t  ch âteau  de D o ttenw il ; 
bailli d ’Oberberg 1719-1728. —  Voir U StG  IV, 8 7 4 ; 
V, 395, 662, 1030. —  L L .  —  L L H .  —  Livre des bour
geois de la ville de S a in t-G a ll . —  Si. Galler N bl. 1925, 
55. —  Theodor M üller : Die st. gallische Glaubensbe
wegung. —  Jo seph  Müller : Die Tagebücher R u d o lf 
Sailers aus der Regierungszeit der Æ bte K ilia n  German 
und  Diethelm Blarer, dans M V G  X X X II I .  —  W egelin : 
Gesch. der Landschaft Toggenburg  I I ,  44, 91, 93. —  v. 
A rx  : Gesch. des K ts. S t. Gallen I I ,  539-580 : I I I ,  373-513.
—  H ässig : Die A n fänge des Toggenburgerkrieges 1 6 9 8 -
1 7 0 6 .  —  M antel : Ueber die Veranlassung des Zw ölfer
krieges. —  Jo sep h  Müller ; Landweibel Joseph German, 
dans Z S K  V II I ,  201. —  D ierauer. —  Mülinen : Pro- 
drom us. —  K ern  : Gesch. der Gem. Bernang, 91. — 
E hrenzeller : Jahrbücher der Stadt St. Gallen, 1828, 
109. —  B au m g artn er : Gesch. des K ts. St. Gallen I I , 
448, 465. —  A rchives du couvent. [J. M.]

B. C a n t o n  d e T h u r g o v i e .  Fam ille thurgovienne, venue 
à  l ’origine de G ottshaus près de Bischofszell, et divisée 
en une b ranche  réform ée e t une catho lique. Un m em bre 
de la  p rem ière s ’é tab lit au  X V I I I e s. à  B leiken près de 
Sulgen et y  fonda un a te lier de poêliers, en activ ité  ju s 
que vers 1865. C’est de là  que sont sortis les poêles dits 
Bleikener, largem en t répandus dans les cantons de T hur- 
govie e t de Sain t-G all. Les « catelles » en son t blanches 
avec des ornem ents ve rts  et des boutons de la iton . Le 
secret de la p rép ara tio n  de cet émail v e rt fu t perdu  par 
la  m o rt p rém atu rée  de J o h a n n - G e o r g  G erm ann. Son 
fils —  A d o l f ,  * 2 février 1857 à B leiken, avocat à 
Frauenfe ld . P rocureu r général de T hurgovie 1893, con
seiller na tio n a l 1896-1914 et p résiden t 1908, colonel 
d ’in fan terie , p résiden t du Conseil d ’ad m in istra tio n  de 
la  B anque hypo thécaire  de T hurgovie. La m auvaise 
m arche de cet in s t itu t  financier poussa G erm ann à dé
poser ses fonctions e t à reprendre  son é tude d ’avocat 
ju s q u ’à  sa m o rt, 7 m ai 1924. [E. L.]

G E R M I Q U E T .  Vieille famille bourgeoise de Sorvilier 
(Ju ra  b e rn o is ) .—  1. J a c q u e s ,  notairej p résiden t du 
tr ib u n a l de M outier 1871-1875, de La Neuveville 1875- 
1889. A publié diverses études h isto riques dans les 
A S J  e t Neuveville et ses habitants, 1888. — 2. É d o u a r d ,  
1845-1921, professeur au progym nase de L a Neuveville 
1875-1912, s’in té ressa  à la cause de l ’in stru ctio n  publique 
dans le J u ra  bernois. — A S J  1921. [G. A.]

G E R M O N D .  Fam ille vaudoise, bourgeoise de Lo- 
v a tten s  dès 1631. —  1. L o u is , 1796-1868, p a steu r à 
Pailly , Sainte-C roix, Y vonand , Échallens 1840-1845. 
de l ’Église libre d ’Ë chal- 
lens 1845-1852. F o n d a teu r 
à  É challens (C hâteau) en 
1842 de l ’In s titu tio n  des 
diaconesses, transférée  en 
1852 à  S a in t-L oup . — 2.
H e n r i , 1822-1881, fils du 
n° 1, p a s teu r de l ’Église 
lib re  de L ovatten s 1849- 
1854, de Vevey 1854-1861, 
d irec teu r de Saint - Loup 
1861-1881. —  3. L o u i s . 
fils du  n° 1, 1825-1884, 
p a s teu r de l ’Église libre 
d ’É to y  1851-1853 , d ’É- 
challens 1853 - 1857, de 
Rolle 1857-1862, de L au 
sanne 1862-1870, de Lu try  
1870-1884. F o n d a teu r à  
Lu try  d ’une École supé
rieure pour jeunes filles. Louis Germond.

4 .  P A U L ,  f il s  d u  n  1 ,  D ’après  u ne  p hotographie .  
1835-1918, m issionnaire au
Lessouto (Afr. du Sud) pour la Société des Missions 
évangéliques de Paris 1859-1898. —- Voir A nnuaire  
de l ’Église libre du canton de Vaud, 1889. —  La Fam ille
1919. [ G. - A.  B.]

G E R N L E R .  Fam ille venue de B onndorf (Forêt- 
Noire) à  Bâle e t n a tu ra lisée  en 1415 ; fit pa rtie  à  l ’ori
gine des corporations des ja rd in iers e t des vignerons. 
A rm oiries : d ’or au  bélier d ’a rgen t. —  1. J o h a n n e s ,  
1583-1656, p asteu r et g rand-vicaire . — 2 . L u c a s ,  1625- 
1675, fils du  n° 1, chapelain du lieu tenan t-généra l 
d ’E rlach , puis grand-vicaire  de Bâle ; an tistè s de l ’église 
bâloise 1655 et professeur de théologie ; défenseur de 
l ’o rthodoxie  réform ée et co llabora teur à  la  Formula  
Consensus. —  3. T h e o d o r ,  1722-1801, cap itaine  au 
service français, ancêtre  de la  lignée bavaroise noble 
von Gernler.' —  Voir LL. —  B W . —  B Z  19. —  A D B . — 
Athenæ Rauricæ . — H agenbach : Gesch. der Basler 
Confession. [C. Ro.]

G E R O .  Dixièm e abbé d ’Einsiedeln, 1101-1122, pro 
bab lem en t de la  fam ille F roburg . Il v it éclater le con
flit des M arches qui divisa le couvent d ’Einsiedeln et 
les h a b ita n ts  de Schwyz p en d an t 250 ans. L ’em pereur 
H enri V le tran c h a  une prem ière fois p a r sentence du 
10 m ars 1114 en fav eu r du couvent. P e n d an t l ’ad m i
n is tra tio n  de Gero fu t édifié le p o n t du Diable de l ’Etzel. 
t  3 février 1122. [R-r.]

G E R O L A M O  ou G I R O L A M O .  Nom de tro is p e r
sonnages tessinois, d o n t on ignore le nom  de fam ille. —
1. G e r o l a m o  d e  C a r o n a ,  scu lp teu r ; vers 1545 il t r a 
va illa it avec son frère A lbert au  dôm e de Milan. —  2. G e 
r o l a m o  d e  M a r o g g i a  ; dès 1526 il trav a illa it au dôm e de 
Còme sous l ’a rch itec te  d irec teur F ranchino  della T o rre . —
3. G i r o l a m o  d e  M e n d r i s i o ,  religieux serv ite , f  en 1533. 
Professeur de philosophie et de théologie dans les cou
ven ts de son ordre, théologien du duc François II  
Sforza, chargé d ’exp liquer l ’É critu re  sa in te  dans le 
dôm e de Milan. A laissé un  com m entaire  des Psaum es, 
De rerum contingentia  e t De necessitate elemosinæ. — 
Periodico d. Società stor. comense XI. —  Oldelli : D i
zionario. —  S K L .  [G. T.]

G E R O L D ,  abbé de P fàfers 1094-1119. L ’em pereur 
H enri IV av a it rem is, en m ars 1095, le couvent de 
Pfâfers en p ropre  à l ’évêque de Bâle B ourcard . L ’abbé 
Gerold, appelé de H irschau  à Pfâfers en vue de réform er 
les m œ urs de cette  m aison, p a rv in t cependan t à  ob ten ir 
d ’H enri V, le 27 m ai 1110, une confirm ation des d iplô
mes im périaux  de 1040 e t 1067, qui garan tissa ien t 
l ’inaliénabilité  de Pfâfers, soit p a r cession, so it p a r  
in féodation . H enri V h y p o th éq u a  cependan t le couvent 
dès le 10 m ars 1114 à  l ’évêque de Bâle R odolphe, contre 
cession du ch âteau  de R ibeaupierre  en Alsace. Gerold 
chercha pro tec tion  à Rom e contre cette  seconde a liéna
tion  de sa m aison. Après un prem ier avertissem en t 
resté  inu tile , le pape Pascal II cita , fin 1114, l ’évêque


