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Dossier	  1	  :	  Généalogie	  générale	  

	  
Par	  	  	  Christian	  C.	  Emig	  

Directeur	  de	  Recherches	  Honoraires	  au	  CNRS	  
20,	  Rue	  Chaix,	  F-‐13007	  Marseille	  

brachnet@aliceadsl.fr	  
	  

Résumé.	  
Créé	  le	  8	  avril	  2017,	  ce	  dossier	  pourra	  évoluer	  par	  des	  mises	  à	  jour	  qui	  seront	  mentionnées.	  
Son	  but	  est	  de	  partager	   les	  réflexions	  et	  commentaires	  sur	   la	  généalogie	  comme	  outil	  scientifique	  

tout	  en	  continuant	  à	  servir	  dans	  les	  	  recherches	  ancestrales	  personnelles.	  
En	   effet,	   mes	   travaux	   généalogiques	   ont	   été	   facilités	   par	   mes	   connaissances	   acquises	   durant	  

quelque	  55	  ans	  passés	  dans	   la	   recherche	  scientifique	  menée	  dans	  des	  domaines	  complémentaires,	   à	  
savoir	   la	   biologie	  marine,	   l’écologie,	   la	   systématique,	   la	   phylogenèse,	   l’évolution,	   l’océanographie,	   la	  
paléontologie,	   la	   géologie,	   la	   théologie.	   En	   effet,	   méthodologie	   scientifique	   et	   acquisition	   de	  
bibliographies	   ont	   été	   les	   principaux	   vecteurs	   pour	   développer	   rapidement	   ma	   pratique	   de	   la	  
généalogie,	  commencée	  en	  2009.	  
L’approche	   scientifique	   et	   aussi	   une	   collaboration	   durant	   une	   dizaine	   d’années	   avec	   les	   sciences	  

humaines	   et	   sociales	   m’ont	   permis	   de	   mieux	   saisir	   l’importance	   de	   la	   généalogie	   qui	   dépasse	  
largement	  le	  simple	  hobby	  pour	  rechercher	  ses	  ancêtres,	  malheureusement	  un	  fait	  trop	  souvent	  sous-‐
estimé	  par	  les	  généalogistes	  amateurs.	  
8	  Publications	  sont	  incluses	  dans	  ce	  dossier.	  Des	  liens	  sont	  aussi	  proposés.	  
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Note	  :	  	  L’article	  6	  est	  un	  exemple	  des	  apports	  	  complémentaires	  entre	  histoire	  et	  généalogie.	  
	  
	  
Des	  liens…	  
• Bibliothèque	  Nationale	  Française	  (BNF)	  :	  Outils	  et	  sources	  pour	  la	  généalogie	  et	  l’histoire	  locale.	  

• http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/hist/s.outils_sources_genealogie_hist_locale.html

?first_Art=non	  

• http://emig.free.fr/eGen_Notes/	  

• http://emig.free.fr/eGen_Emig/	  

	  
	   	  

Dossier	  2	  :	  Généalogies	  familiales	  

	  
Il	   contient	   des	   publications	   sur	   des	   généalogies	   familiales,	   souvent	   avec	   des	   implications	  

historiques,	  religieuses,	  scientifiques…	  
	  

____________________	  
La	   base	   de	   données	   généalogiques	   de	   la	   famille	   Emig	   –	   Bouisson	   comprend	   environ	   80	  000	  

personnes,	  dont	  la	  répartition	  géographique	  est	  figurée	  sur	  la	  carte	  ci-‐dessous	  :	  
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Quelques	  réflexions	  sur	  la	  Généalogie	  et	  sur	  son	  usage	  
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Résumé	  
Il	   est	   habituel	   de	   ne	   donner	   qu’une	   définition	   anthropocentrée	   de	   la	   généalogie,	   omettant	   que	   celle-‐ci	  

s’applique	  aussi	  à	  d’autres	  thématiques	  ce	  qui	  fait	  qu’il	  manque	  une	  bonne	  définition	  à	  ce	  mot.	  Souvent	  considé-‐
rée	  à	  tort	  comme	  une	  science,	  la	  généalogie	  est	  une	  technique	  et	  un	  outil	  qui	  est	  de	  plus	  en	  plus	  utilisé	  dans	  di-‐
vers	  domaines	   scientifiques.	  Un	   logiciel	  de	  bases	  de	  données	  est	  nécessaire	  permettant	  un	  export	  de	  données	  
sous	  format	  gedcom	  et	  d’arbres	  généalogiques.	  Ces	  derniers	  sont	  de	  deux	  types	  :	  -‐	  ascendant	  depuis	  un	  objet,	  un	  
individu,	   un	   savoir	   etc.	   vers	   ses	  différents	   ancêtres	  ;	   et	   -‐	   descendant	  depuis	  un	  de	   ces	   ancêtres.	   La	   généalogie	  
peut	   être	   associée	   à	   divers	   autres	   termes	   connexes,	   comme	  la	   phylogenèse,	   l’anthropogénie,	   l’anthropologie,	  
qui	  touchent	   plusieurs	   disciplines	   scientifiques.	   Les	   arbres	   généalogiques	   sont	   comparés	   au	   cladogramme	   (ou	  
arbre	  phylogénétique)	  :	  ce	  qui	  met	  en	  évidence	  les	  approximations	  dans	  les	  critères	  généalogiques,	  notamment	  
en	  généalogie	  humaine.	  Face	  aux	  profonds	  changements	  de	  la	  société	  tant	  familiaux,	  culturels	  que	  techniques,	  les	  
généalogistes	  doivent	  initier	  de	  nouvelles	  perspectives,	  tout	  en	  se	  rapprochant	  de	  la	  communauté	  scientifique.	  

En	  appendice,	  les	  réflexions	  sur	  trois	  types	  de	  critiques	  concernant	  les	  sites	  Web	  de	  généalogie,	  à	  savoir	  -‐	  on	  a	  
pillé	  mon	  site,	   -‐	   il	  y	  a	  trop	  d’erreurs,	   -‐	   je	  ne	  suis	  pas	  cité,	  permettent	  de	  souligner	  la	  méconnaissance	  de	  certains	  
généalogistes	  sur	  divers	  points,	  comme	  la	  législation	  française	  et	  européenne	  impliquant	  les	  données	  généalogi-‐
ques	  et	  les	  publications,	  le	  rôle	  des	  sociétés	  savantes	  dans	  la	  diffusion	  des	  connaissances	  et	  des	  savoirs,	  les	  rela-‐
tions	  entre	  la	  généalogie	  et	  les	  sciences.	  

	  
	  
Remonter	   aux	   origines	   est	   le	   graal	   de	   toute	  

population	  et	  peuple,	  souvent	  au	  travers	  de	  la	  re-‐
ligion	  comme	   l’atteste	   la	  Bible	  dès	   le	  premier	   li-‐
vre	  la	  Genèse.	  Ce	  qui	  est	  souvent	  ignoré,	  c’est	  que	  
la	  généalogie	  est	  un	  outil	  facile	  et	  commode	  pour	  
établir	   une	   filiation	   dans	   divers	   domaines	   qui	  
peuvent	  ne	  pas	  nécessiter	  des	  critères	  bien	  défi-‐
nis,	  de	  l’application	  de	  méthodes	  scientifiques,	  ou	  
se	  satisfaire	  de	  données	  incomplètes	  ou	  de	  faible	  
fiabilité.	  
Dans	   cette	  quête	  vers	   l’ancêtre	  quel	  qu’il	   soit	  

objet,	   idée,	   savoir	   ou	   être	   vivant,	   on	   remonte	  
dans	  l’arbre	  des	  «	  morts	  »	  dont,	  pour	  certains,	  on	  
ignore	   parfois	   tout	   ou	   presque1.	   Alors,	   cela	   me	  
rappelle	   la	  grenouille	  qui	  monte	   l‘échelle	  vers	   le	  
beau	   temps,	   comme	   le	   généalogiste	   dans	   l’arbre	  
des	  Sosa,	   les	  siens	  ou	  d’autres2.	  Et	  une	   fois	  dans	  

                                                
1	  Dans	  la	  généalogie	  familiale,	  qui	  n’a	  pas	  buté	  sur	  un	  
père	  inconnu,	  voire	  une	  mère	  inconnue,	  sauf	  dans	  les	  
familles	   nobles	   où	   les	   bâtard(e)s	   peuvent	   avoir	   une	  
reconnaissance	  filiale	  officielle.	  
2	   Au	   sein	   de	   certaines	   communautés/associations	   de	  
généalogistes,	   l’usage	   du	   numéro	   Sosa	   traduit	   une	  
marque	  d’appartenance	   à	   une	   lignée	   en	  oubliant	   que	  
l’attribution	  du	  numéro	  1	  (voir	  ci-‐dessous)	  est	  techni-‐

la	   canopée,	   comme	   la	   grenouille	   en	   haut	   de	  
l’échelle,	  il	  redescend…	  vers	  la	  vie	  (et	  le	  mauvais	  
temps),	   à	   la	   rencontre	   des	   parents	   et	   cousins,	  
proches	  ou	  lointains,	  tous	  ceux	  qu’il	  a	  ignoré	  tant	  
sa	   quête	   est	   égocentrée	   sur	   le	   sujet	   de	   ses	   re-‐
cherches,	  souvent	  soi-‐même.	  Car,	  c’est	  seulement	  
dans	  cette	  descente	  qu’on	  va	  apprendre	  qui	  est	  la	  
famille	  du	  sujet	  et	  son	  histoire	  et	   tous	  ceux	  avec	  
qui	   il	   partage	   et	   doit	   partager	   les	   ancêtres	  de	   la	  
canopée	   généalogique	   et	   tous	   ses	   descendants.	  
La	  littérature	  scientifique	  n’est	  pas	  avare	  en	  étu-‐
de	  sur	  des	  généalogies	  diverses	  comme	  celle	  des	  
risques,	  des	  savoirs	  anthropologiques,	  des	  famil-‐
les	  nobles,	  des	  «	  familles	  »	  scientifiques,	  de	  la	  gé-‐
néalogie	   scientifique.	   Pour	   cette	   dernière,	   je	   ne	  
donnerais	   que	   deux	   références	   (Paveau,	   2010	  ;	  
Bonin	  &	  Antona,	  2012)	  accessibles	  en	   ligne.	  Car,	  
l’accès	   à	   la	   bibliographie	   scientifique	   est	   payant	  
et	  rarement	  en	  français.	  
Ces	   quelques	   lignes	   en	   introduction	   permet-‐

tent	  de	  brosser	  un	  rapide	  aperçu	  parfois	  ignorer	  
                                                
que	   permettant	   de	   numéroter	   une	   lignée	   (que	  
d’aucun(e)s	  veulent	  égocentrée	  !)	  à	  partir	  d’un	  indivi-‐
du	   choisi.	   C’est	   aussi	   une	   commodité	   technique	   dans	  
les	  échanges	  de	  lignées	  entre	  généalogistes.	  
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au	   sein	   des	   sociétés	   savantes	   ayant	   pourtant	  
pour	   but	   la	   généalogie.	  Pour	   finir,	   quelques	   re-‐
marques	  et	  propositions	  porteront	  sur	  les	  objec-‐
tifs	   de	   ces	   associations	   et	   leur	   finalité	   scientifi-‐
que.	  

Définition	  

Avant	   tout	   usage	   d’un	  mot,	   il	   faut	   d’abord	   le	  
définir	  :	   généalogie	   est	   construit	   sur	   les	   mots	  
grecs	  genos	   (naissance)	  et	  λογος	   (parole)	  et	  em-‐
prunté	   au	   latin	   genealogia,	   du	   grec	   γενεaλογia,	  
depuis	   1694	   dans	   la	   langue	   française.	   Sa	   défini-‐
tion	  est	  fournie	  par	  le	  «	  Trésor	  de	  la	  langue	  fran-‐
çaise	  informatisé	  »	  (ATILF,	  2007)	  :	  
	  
Généalogie,	  subst.	  fém.	  
A.	  Dénombrement,	  par	   filiation,	  des	   ancêtres	  d'un	  
individu.	  

•  Tableau,	  ouvrage	  représentant	  cette	  filiation.	  
•  Science	   ayant	   pour	   objet	   le	   dénombrement	  
des	  ancêtres	  d'un	  individu.	  

•  Filiation	   des	   animaux	   de	   race.	   Synon.	   pedi-
gree.	  

•  BIOL.	  Suite	  des	  espèces	  qui	  se	  sont	  succédées	  
par	  filiation	  pour	  parvenir	  à	  l'espèce	  actuelle.	  

B.	  Au	  fig.	  (Histoire	  d'un)	  développement	  successif.	  

Ainsi,	   la	   généalogie	   concerne	   tout	   ce	   dont	   on	  
peut	  établir	  une	  filiation	  qui	  est	  définit	  comme	  le	  
lien	  de	  parenté	  unissant	  un	  spécimen	  à	  ses	  ascen-
dants	   ou	   descendants.	   La	   généalogie	   familiale	  
n’apparaît	   que	   comme	   la	   partie	   émergée	   de	  
l’iceberg	  généalogique.	  
• Et	  pourtant,	  quand	  on	  évoque	   la	  généalogie,	   il	   est	  
habituel	  de	  ne	  trouver	  que	  des	  définitions	  anthro-‐
pocentrées,	  telles	  qu’elles	  sont	  véhiculées	  dans	  les	  
dictionnaires	   populaires	   habituellement	   compul-‐
sées	  :	  

• Suite,	   dénombrement	   des	   ancêtres	   de	   quelqu’un	  
(Larousse,	  1969).	  

• Science	  qui	  a	  pour	  objet	  la	  recherche	  de	  l’origine	  et	  
de	  la	  filiation	  des	  familles	  (Larousse,	  1969).	  

• Dénombrement	  des	  ancêtres	  de	  quelqu'un,	  ou	  des	  
autres	  parents	  (Académie	  française,	  1935).	  

• Suite	   d'ancêtres	   qui	   établit	   une	   filiation	   (Robert	  
1996	  ;	  Littré,	  2014).	  

• La	  généalogie,	  l’une	  des	  plus	  anciennes	  sciences	  du	  
monde,	  a	  pour	  finalité	   l’étude	  objective	  et	  exhaus-‐
tive	   des	   ascendances	   et	   des	   descendances	   des	   in-‐
dividus,	  de	  leurs	  rapports	  de	  parenté,	  de	  leurs	  par-‐
ticularités	   physiques,	   intellectuelles	   et	  morales	   et	  
de	   leurs	   biographies	   privées	   et	   publiques	   (Ency-‐
clopædia	  universalis,	  2014).	  

La	  généalogie	  est-elle	  une	  science	  ?	  

Une	   science	   est	   définie	   comme	  :	   ensemble	  
structuré	  de	  connaissances	  qui	  se	  rapportent	  à	  des	  
faits	  obéissant	  à	  des	   lois	  objectives	  (ou	  considérés	  
comme	   tels)	   et	   dont	   la	  mise	   au	   point	   exige	   systé-

matisation	   et	   méthode	   (ATILF,	   2007).	   Or,	   la	   gé-‐
néalogie	  ne	  répond	  pas	  à	  cette	  définition,	  comme	  
d’ailleurs	   d’autres	   disciplines	   considérées	   sou-‐
vent	   à	   tort	   comme	   des	   sciences	  -‐	   c’est	   le	   cas	   de	  
l’Histoire.	  
	  La	  généalogie	  est	  utilisée	  dans	  divers	  domai-‐

nes	  généralement	  scientifiques,	  dépassant	  les	  re-‐
cherches	  généalogiques	  familiales	  ;	  elle	  se	  met	  en	  
œuvre	   avec	   des	   logiciels	   pouvant	   nécessiter	   des	  
données	   bien	   plus	   nombreuses	   que	   celles	   d’un	  
acte	  paroissial	  ou	  d’état-‐civil.	  Pourtant,	  les	  carac-‐
tères	  permettant	  de	  construire	  une	  généalogie	  ne	  
font	   l’objet	  d’aucune	  définition	  et	  ne	  demandent	  
pas	   d’être	   basés	   sur	   des	   preuves	   irréfutables	  
et/ou	  scientifiques.	  Malgré	  ces	  lacunes,	  la	  généa-‐
logie	   se	   rapproche	   de	   méthodes	   scientifiques,	  
comme	   celle	   cladistique	   (ou	   cladisme	   voir	   ci-‐
dessous)	  :	   c’est	   une	   technique	   et	   un	   outil	   qui	  
demandent	  rigueur,	  bien	  qu’elle	  soit	  parfois	  diffi-‐
cile	  à	  observer	  en	   l’absence	  de	  critères	   scientifi-‐
ques	  nécessaires	  pour	  établir	  une	  filiation	  et	  des	  
besoins	   en	   connaissances	   linguistiques	   et	   paléo-‐
graphiques.	  Nous	  en	  discuterons	  ci-‐dessous	  dans	  
la	  partie	  sur	  la	  généalogie	  familiale.	  
Une	  généalogie	  comprend	  deux	  arbres	  distinc-‐

ts	  complémentaires	  :	  
o 	  un	  arbre	  ascendant	   depuis	   un	  objet,	   un	   indi-‐
vidu,	  un	  savoir	  etc.	  vers	  ses	  différents	  ancêtres,	  
ce	  qui	  n’implique	  pas	  qu’il	  y	  ait	  une	  ascendance	  
double	  comme	  pour	  une	  filiation	  humaine	  (Fig.	  
1A,	   B).	   La	   lignée	   peut	   prendre	   la	   forme	   d’un	  
éventail	   généalogique.	   C’est	   la	   filiation	   ascen-‐
dante	  depuis	   le	  sujet	  choisi	  à	   la	  base	  de	  cet	  ar-‐
bre,	  dont	  la	  numérotation	  se	  fait	  depuis	  la	  base	  
vers	   les	   ancêtres	   selon	   la	  méthode	   appelée	   de	  
Sosa-‐Stradonitz	  :	   mise	   au	   point	   par	   le	   francis-‐
cain	   et	   généalogiste	   de	   Sosa	   (1676)	   d’après	   la	  
méthode	   d’Eyzinger	   (1590,	   1591),	   elle	   fut	   re-‐
prise	  en	  1898	  par	  Kekulé	  von	  Stradonitz	  (1898-‐
1904).	   C’est	   un	   arbre	   (souvent	   égocentré)	   de-‐
puis	   sa	  base	  qui	  ne	  permet	  pas	  de	   représenter	  
les	  relations	  de	  parenté	  qui	  est	  définie	  ici	  com-‐
me	  le	  rapport	  entre	  spécimens	  établi	  par	  un	  lien	  
d'alliance.	  Si	  la	  construction	  de	  cet	  arbre	  est	  in-‐
dispensable,	  elle	  n’est	  que	  la	  phase	  première	  en	  
généalogie,	  car	  elle	  ignore	  tous	  les	  collatéraux.	  

o 	  un	  arbre	  descendant	  qui	  est	  un	  tableau	  mon-‐
trant,	  sous	  la	  forme	  d'un	  arbre	  avec	  ses	  ramifi-‐
cations,	  les	  filiations	  d'une	  même	  famille	  à	  par-‐
tir	   d'un	   ancêtre	   commun.	   La	   numérotation	   se	  
fait	   selon	   d’Aboville	   (1940	  :	   pas	   de	   référence	  
trouvée).	   Selon	   le	   logiciel	   utilisé,	   la	   numérota-‐
tion	   de	   Sosa	   peut	   être	   incluse	   dans	   la	   descen-‐
dance.	  C’est	  l’arbre	  généalogique	  par	  excellence	  
puisqu’il	  permet	  de	  déterminer	  les	  relations	  de	  
parenté	   (définie	   ci-‐dessus)	   et	   de	   préciser	   les	  
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liens	  et	  lignées	  de	  cousinage	  à	  partir	  d’un	  ancê-‐
tre	  commun.	  C'est	  comme	  un	  skieur	  qui	  slalome	  
à	   la	   rencontre	  de	  cousins	  et	  parents	  méconnus	  
le	   long	  de	  nouvelles	   lignées,	   avec	   leur	  histoire,	  
dans	  une	  région	  inconnue,	  peu	  connue,	  ou	  à	  re-‐
découvrir	  en	  famille	  avec	  plaisir	  et	  émotion.	  	  
L’arbre	  descendant	  représente	  le	  véritable	  ar-‐

bre	   généalogique,	   l’outil	   indispensable	   en	   toute	  
généalogie	  –	  ceci	  n’est	  pas	  toujours	  bien	  compris	  
par	  ceux	  qui	  ne	  jurent	  que	  par	  leurs	  Sosa	  !	  	  
La	   généalogie	   est	   le	   chemin	   d’accès	   vers	   di-‐

vers	  savoirs	  et	  un	  enrichissement	  culturel	  :	   il	  est	  
un	   outil	   dans	   divers	   domaines	   scientifiques	  
comme	  la	  biologie,	  la	  génétique,	  l’écologie,	  la	  bo-‐
tanique,	   la	  paléontologie,	   l’archéologie,	   l’histoire,	  
la	  sociologie,	  l’ethnographie,	  etc.3	  Il	  faut	  y	  ajouter	  
l’histoire	  des	  familles,	  la	  héraldique,	  la	  sigillogra-‐
phie	   parmi	   d’autres.	   Cependant,	   il	   ne	   faut	   ni	  
confondre,	   ni	   amalgamer	   ces	   domaines	   avec	   la	  
généalogie	   -‐	   lire	  par	   exemple	  Langenohl	   (2009).	  
On	   ne	   s’improvise	   pas	   scientifique4,	   car	   il	   faut	  
connaissance,	   savoir-‐faire	   technique	   et	   linguisti-‐
que	  et	  avoir	  son	  réseau	  au	  sein	  de	  la	  communau-‐
té	  scientifique.	  Il	  y	  a	  donc	  bien	  des	  facilités	  pour	  
un	   biologiste	   à	   verser	   dans	   la	   généalogie,	   puis	  à	  
utiliser	   cet	   outil	   dans	   ses	   propres	   recherches	   et	  
publications	   (Note	   à	   la	   fin	   de	   Références)	   et	   à	  
évaluer	  les	  travaux	  publiés	  par	  des	  généalogistes	  
en	   tant	   que	   scientifiques	   amateurs5	   qui	   peuvent	  
être	  des	  contributeurs	  à	   la	   connaissance	  scienti-‐
fique	  à	  condition	  d’en	  respecter	  la	  déontologie.	  
La	   généalogie	   peut	   être	   associée	   à	   divers	   au-‐

tres	  termes	  connexes,	  comme	  :	  

Phylogenèse	   (ou	   phylogénie)	  =	   formation	   et	  
développement	   des	   espèces	   vivantes	   au	   cours	   des	  
temps.	   Selon	   Haeckel	   (1876),	   inventeur	   du	  mot,	  
«	  l'ontogenèse	   récapitule	   la	   phylogenèse	  »	  c’est-‐
à-‐dire	   que	   la	   formation	   de	   l'embryon	   récapitule	  
l'histoire	  évolutive	  de	  l'espèce.	  Mais	  la	  reproduc-‐

                                                
3	   Il	   y	   a	   parfois	   confusion	   entre	   domaine	   scientifique,	  
discipline	  scientifique	  et	  science.	  
4	  Un	  scientifique	  professionnel	  possède	  un,	  voire	  plu-‐
sieurs,	  titre	  de	  Docteur	  suite	  à	  une,	  ou	  plusieurs,	  sou-‐
tenance	  de	  thèse,	  après	  un	  cursus	  universitaire	  bac+7	  
à	  +11.	  	  
5	  En	   Science,	   un	  amateur	   (même	  mot	   en	   anglais)	   est	  
un	   scientifique	   non	   professionnel,	   dont	   le	   travail	   est	  
reconnu	   par	   ses	   pairs	   scientifiques	   (Meadows	  &	   Fis-‐
her,	   1978	  ;	   Wazeck,	   2014).	   Nombre	   sont	   considérés	  
comme	   de	   célèbres	   scientifiques,	   on	   ignore	   souvent	  
leur	   statut	   d’amateur.	   Il	   convient	   donc	   d’utiliser	   ce	  
terme	   à	   bon	   escient,	   y	   compris	   en	   généalogie	  !	   Les	  
scientifiques	  anglo-‐saxons	  nous	   rappellent	  «	  in	   scien-‐
ce	  it	  retains	  the	  meaning	  of	  its	  French	  root	  amour,	  lo-‐
ve,	  for	  amateurs	  do	  science	  because	  it's	  what	  they	  love	  
to	  do.	  »	  

tion	  est	  une	  des	  caractéristiques	  de	  la	  population	  
(Arnaud	  &	  Emig,	  1987).	  	  
Il	  y	  a	  une	  différence	  entre	  phylogenèse	  qui	  est	  

unilinéaire	   (Fig.	   1C)	   et	   généalogie	   dans	   laquelle	  
l’ascendance	   d’un	   individu	   double	   à	   chaque	   gé-‐
nération	  (Fig.	  1	  A,	  B).	  Chaque	  individu	  appartient	  
à	  une	  seule	  et	  même	  espèce	  en	  phylogenèse,	  tan-‐
dis	   qu’en	   généalogie	   deux	   géniteurs	   peuvent	   ne	  
pas	   appartenir	   à	   la	   même	   espèce6.	   Pour	   cela,	   il	  
faut	   que	   les	   spécimens	   utilisés	   soient	   identifiés	  
selon	  les	  caractères	  taxinomiques	  pour	  s’assurer	  
de	  leur	  appartenance	  à	  une	  espèce	  donnée.	  
La	   représentation	  d’un	  arbre	  phylogénétique,	  

nommé	   cladogramme,	   est	   basée	   sur	   la	  méthode	  
cladistique,	   inventé	   par	   Hennig	   (1950),	   à	   partir	  
des	   caractères	   phylogénétiques.	   Ces	   derniers	  
sont	  aujourd’hui	  à	  la	  fois	  morpho-‐anatomiques	  et	  
génétiques	   et	   permettent	   d’identifier	   les	   taxons,	  
de	   l’espèce	   à	   l’embranchement	   (ou	   phylum)	   et	  
d’établir	   leurs	  relations	  évolutives.	  C’est	  un	  outil	  
pour	  la	  taxinomie	  qui	  est	  la	  science	  des	  lois	  et	  des	  
principes	  de	   la	   classification.	  La	  méthode	  cladis-‐
tique	  n’est	  pas	  restreinte	  aux	  êtres	  vivants,	  mais	  
s’applique	  à	  tout	  ensemble	  pouvant	  être	  identifié	  
par	   des	   caractères	   phylogénétiques.	   Il	   faut	   y	  
ajouter	   un	   critère	  important	   souvent	   négligé	   en	  
généalogie	  :	   l’histoire	   du	   taxon	   ou	   «	  individu	  »	  
étudié	  est	  aussi	  un	  facteur	  très	  important	  en	  évo-‐
lution	   tout	   comme	   dans	   le	   mode	   de	   vie	   des	   as-‐
cendants.	  

Anthropogénie	   =	   science	   qui	   étudie	   l'origine	  
et	  l'histoire	  de	  l'humanité.	  Trois	  ouvrages,	  en	  par-‐
ticulier,	  eurent	  un	  grand	  retentissement	   :	   la	  des-
cendance	   de	   l'homme	   et	   la	   sélection	   sexuelle	   de	  
Charles	   Darwin	   (1871),	   l'histoire	   de	   la	   création	  
d'Ernst	  Haeckel	  (1868)	  suivie	  de	  l'Anthropogénie	  
ou	  Histoire	   de	   l'évolution	   humaine	   du	  même	   au-‐
teur	   (1874).	   Reprenant	   les	   théories	   de	   Jean-‐
Baptiste	   de	   Lamarck	   sur	   l'origine	   animale	   de	  
l'homme	   (Laurent,	   1989),	   Haeckel	   affirmait	  
l'existence	   d'un	   intermédiaire	   morphologique	  
entre	   les	   singes	   supérieurs	  et	   l'homme,	  qu'il	  dé-‐
signa	  même	  sous	  le	  nom	  de	  «	  pithécanthrope	  ».	  

Anthropogonie	  ou	   anthropologie	  =	   récit	   or-
ganisé,	   de	   nature	   mythique,	   relatant	   l'origine	   et	  
l'histoire	  primitive	  de	  l'humanité.	  Il	  y	  a	  une	  grande	  
diversité	   dans	   le	   récit	   de	   la	   naissance	   des	   hom-‐
mes,	  car	  chaque	  culture	  a	  sa	  façon	  de	  la	  représen-‐
ter.	  	  

                                                
6	  La	  notion	  d’espèce	  a	  bien	  évoluée	  au	  cours	  des	  der-‐
nières	  décennies.	  L’espèce	  est	  le	  premier	  échelon	  hié-‐
rarchique	   dans	   la	   classification.	   En	   zoologie,	   seuls	  
deux	   individus	   dioïques	   ou	   hermaphrodites	   peuvent	  
se	  reproduire.	  
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Aujourd’hui,	   l'anthropologie	   est	   la	   branche	  
des	   sciences	   qui	   étudie	   l'être	   humain	   sous	   tous	  
ses	   aspects,	   à	   la	   fois	   physiques	   (anatomiques,	  
morphologiques,	   physiologiques,	   évolutifs,	   etc.)	  
et	   culturels	   (socio-‐religieux,	   psychologiques,	  
géographiques,	   etc.).	   Elle	   intègre	   diverses	   sous-‐
disciplines,	   comme	   l'ethnologie,	   l'ethnographie,	  

l’archéologie,	   la	   linguistique	  ;	   elle	   devrait	   tout	  
particulièrement	   intéresser	   des	   généalogistes	  
familiaux	   qui	   veulent	   développer	   et	   valoriser	  
leurs	  données	  récoltées	  dans	  les	  actes.	  Les	  ensei-‐
gnements	  et	  recherches	  en	  anthropologie	  se	  font	  
dans	   diverses	   universités	   et	   organismes	   de	   re-‐
cherche	  publics.	  

	  
Fig.	  1.	  A.-‐	  Arbre	  généalogique	  ascendant	  en	   fonction	  des	  générations	  et	  des	  personnes.	  B.-‐	  Arbre	  généalogique	  
ascendant	  (en	  éventail).	  C.-‐	  Arbre	  phylogénétique	  (cladogramme)	  :	  schéma	  dichotomique	  se	  répètant	  à	  chaque	  
nœud	  ;	   l’arbre	   phylogénétique	   place	   l’ancêtre	   à	   la	   base	   à	   l’inverse	   d’un	   arbre	   généalogique	   descendant.	   Sur	  
l’arbre	  C,	  les	  nœuds	  ancestraux	  a,	  b,	  c	  sont	  donnés	  à	  titre	  d’exemple,	  de	  même	  pour	  les	  taxons	  d	  et	  e.	  
	  
	  

Arbres	  généalogiques	  

Parce	  que	  qu’il	  est	   impossible	  de	  connaître	   la	  
descendance	   généalogique	   à	   partir	   d’un	   ancêtre	  
commun	   pouvant	   avoir	   vécu	   il	   y	   a	   des	   millions	  
d’années	  (Fig.	  1C	  :	  a	  >	  b	  >	  c),	  que	  les	  scientifiques	  
identifient	   les	   caractères	   phylogénétiques	   des	  
espèces	   actuelles	   (Fig.	   1C	  :	   d,	   e)	   afin	   de	   pouvoir	  
déterminer	   les	   ancêtres	   hypothétiques	   a,	   b,	   c	   et	  
de	   connaître	   leur	   évolution.	   En	   prenant	   comme	  
exemple	  notre	  espèce	  Homo	  sapiens	  Linné,	  1758	  
dit	   «	  homme	   moderne	  »	   (Fig.	   1C),	   d’après	   les	  
données	  généalogiques	  actuelles,	  des	  parents	  (en	  
c),	   classés	   comme	   «	  homme	   moderne	  »	   (sans	  
prendre	   en	   compte	   les	   caractères	   phylogénéti-‐
ques	  de	  l’espèce	  Homo	  sapiens),	  pourraient	  avoir	  
eu	  un	   enfant	   (en	   e)	   ayant	   un	  nouveau	   caractère	  
phylogénétique	   qui	   l’identifie	   comme	   apparte-‐
nant	   à	   une	   nouvelle	   espèce,	   alors	   que	   son	   frère	  
(en	   d)	   pourrait	   être	   de	   la	  même	   espèce	   que	   ses	  
parents	  ;	  en	  outre,	  tout	  individu,	  et	  toute	  popula-‐
tion	  à	   laquelle	  ce	  dernier	  appartient,	  ont	  chacun	  

des	   histoires	   qui	   les	   distinguent.	   Voici	   des	   don-‐
nées	  qui	  ne	  sont	  pas	  relevées	  par	  les	  généalogis-‐
tes,	  car	  absentes	  des	  registres.	  En	  faisant	  un	  peu	  
de	  généalogie-‐fiction,	  un	  Homo	  neanderthalensis7	  
King,	   1864	   venu	   du	   Nord	   de	   l’Europe	   au	   cours	  
d’une	  période	   froide	  et	  une	  Homo	  sapiens	  venue	  
des	   régions	   africaines	   lors	   d’un	   épisode	   de	   ré-‐
chauffement	  se	  marient	  et	  font	  un	  enfant	  :	  rien	  ni	  
sur	   l’acte	   de	   mariage,	   ni	   celui	   de	   naissance	   de	  
leur	  enfant	  ne	  fournira	  une	  information	  précise	  ;	  
il	  faudra	  une	  analyse	  d’ADN	  qui	  confirmera	  le	  pè-‐
re	  de	  l’enfant,	  et	  aujourd’hui	  la	  mère	  aussi.	  Cette	  
fiction	  n’est	  en	  rien	  invraisemblable	  dans	  une	  fu-‐
ture	  ou	  peut-‐être	  déjà	   actuelle	   émergence	  d’une	  
nouvelle	  espèce	  humaine.	  
Ainsi	  se	  confirme	  tout	  l’intérêt	  pour	  les	  généa-‐

logistes	  de	  travailler	  sur	  des	  arbres	  descendants,	  
ce	   qui	   permet	   d’étudier	   l’histoire	   des	   personnes	  
et	   des	   familles,	   l’arbre	   ascendant	   n’étant	   que	   la	  
première	  étape	  nécessaire	  pour	  pouvoir	  faire	  un	  
                                                
7 Un	  probable	  descendant	  d’Homo	  heidelbergensis.	  
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arbre	   descendant	   depuis	   les	   différents	   ancêtres	  
pour	  bien	  comprendre	   les	   liens	  de	  parenté	  et	  de	  
cousinage	   jusqu’à	   nos	   jours	   et	   déchiffrer	   au	  
mieux	  leur	  histoire	  et	  évolution.	  
L’arbre	   ascendant	   (Fig.	   1A)	   montre	   d’abord	  

que	   la	   lignée	   patronymique	   paternelle	   et	   celle	  
maternelle	  y	  sont	  uniques,	  une	  seule	  pour	  chacun	  
des	   parents,	   alors	   que	   le	   nombre	   de	   Sosa	   va	  
croissant	  avec	   les	  générations	  et	  cela	  conduira	  à	  
autant	   d’arbres	   descendants	  :	   en	   10	   générations	  
il	   y	   en	   a	   512,	   en	   20	  :	   524	  288	   et	   en	   30	  :	  
536	  870	  912	  !	   Ceci	   montre	   que	   toutes	   les	   per-‐
sonnes	  dans	  notre	  ascendance	  ont	  une	  importan-‐
ce	   similaire	   et	   qu’aucun	  nom	  de	   famille	   ne	   peut	  
avoir	  une	  prédominance	  au	  sein	  de	  notre	  parenté	  
directe,	   y	   compris	   celui	   qui	   nous	   identifie.	   Ces	  
chiffres	   donnent	   aussi	   une	   idée	   de	   l’importance	  
qu’une	   base	   de	   données	   généalogique	   peut	   at-‐
teindre	  :	   nous	   sommes	   loin	   de	   ceux	   qui	   pensent	  
qu’une	  base	  de	  1	  000,	  2	  000,	  3	  000	  personnes	  est	  
«	  énorme	  »,	   et	   quand	   on	   passe	   à	   un	   arbre	   des-‐
cendant,	  je	  laisse	  faire	  le	  calcul	  !	  Et	  plus	  une	  base	  
personnelle	   est	   importante	   et	   plus	   on	   partage	  
«	  ses	  »	   ancêtres	   avec	   des	   centaines,	   milliers	  
d’autres	  :	   cela	   évite	   parfois	   de	   poser	   des	   ques-‐
tions	   pleine	   d’innocence	   courroucée,	   comme	  
«	  que	  fait	  mon	  grand-‐père	  dans	  votre	  arbre	  ?	  »	  

Généalogie	  familiale	  :	  quelques	  remarques	  

Nombre	  de	   généalogistes	   ont	   une	   vision	   égo-‐
centrée	  de	   la	  généalogie	  en	  général	  et	  de	   la	   leur	  
en	   particulier,	   j’espère	   que	   les	   lignes	   ci-‐dessus	  
vont	  leur	  apporter	  un	  aspect	  souvent	  ignoré	  de	  la	  
recherche	  des	  ancêtres	  qui,	  s’ils	  sont	  les	  leurs,	  les	  
obligent	   à	   partager	   avec	   d’autres	   d’autant	   plus	  
largement	  que	  l’ancêtre	  est	  éloigné	  dans	  le	  temps	  
et	  que	   le	  nombre	  de	  générations	  augmente	   (Fig.	  
1A,	  B).	  

Les	  caractères	  de	  base	  indispensables	  pour	  
identifier	  une	  personne	  sont	  ceux	  tels	  que	  figu-‐
rant	  dans	  l’acte	  de	  naissance	  sans	  aucune	  modifi-‐
cation	   :	   numéro	   (parfois	   la	   date	   et	   la	   page)	   et	  
lieu8	   (si	   différent	   de	   celui	   de	   la	   naissance)	   de	  
l’acte	   et	   du	   registre	  ;	   nom9	   et	   prénoms10	   de	   la	  

                                                
8	  La	  commune	  est	  celle	  dans	   laquelle	   l’acte	  a	  été	   fait,	  
voire	  où	  il	  est	  aujourd’hui	  consultable	  -‐	  avec	  mention	  
informative	  si	  nécessaire.	  
9	  Dans	  une	  base	  de	  données	  informatisée	  afin	  de	  per-‐
mettre	   les	   recherches,	   le	   patronyme	   se	   doit	   d’être	   le	  
même	   dans	   une	   lignée	   ce	   qui	   pose	   le	   problème	   des	  
modifications	  de	  nom	  :	  cela	  ne	  peut	  se	  résoudre	  qu’au	  
cas	   par	   cas.	   Parfois,	   cela	   est	   fort	   difficile	   notamment	  
pour	  les	  patronymes	  anabaptistes,	  pouvant	  varier	  en-‐
tre	   frères	   et	   sœurs,	   ou	   pour	   les	   patronymes	   améri-‐
cains.	   Ceci	   indique	   le	   rôle	   accordé	   au	   sang	   ou	   au	   sol	  
par	  les	  familles,	  souvent	  inconsciemment.	  

personne,	  date	  complète	  et	  lieu	  exact	  de	  naissan-‐
ce,	   sexe,	   nom	   et	   prénoms	   du	   père,	   nom	   et	   pré-‐
noms	  de	  la	  mère,	  voire	  des	  grands-‐parents.	  
Il	   faut	   noter	   qu’aucun	   de	   ces	   caractères	   ne	  

vient	   de	   l’enfant	   lui-‐même	   (de	   son	   choix)	   et	   lui	  
sont	   totalement	   externes,	  mais	   tous	   sont	   néces-‐
saires	   pour	   l’identifier	   et	   l’inscrire	   dans	   la	   filia-‐
tion	  ;	   certains	   sont	   subjectifs,	   car	   liés	   aux	   dires	  
des	   témoins	   présents	   ou	   non	   au	   moment	   de	   la	  
naissance	   et	   de	   la	   déclaration	   à	   l’église	   ou	   en	  
mairie.	   Seul	  une	  analyse	  de	   l’ADN	  peut	   scientifi-‐
quement	  identifier	  les	  parents	  comme	  tels.	  La	  re-‐
connaissance	   de	   paternité	   ou	   de	   maternité	  
n’implique	   pas	   paternité	   ou	   maternité	   réelle,	  
mais	   administrative.	   L’absence	   du	   père	   ou	   de	   la	  
mère	  (j’ai	  un	  exemple	  dans	  la	  généalogie	  familia-‐
le	   proche	   d’une	   enfant	   née	   au	   domicile	   du	   père	  
de	   mère	   inconnue)	   obère	   toute	   la	   lignée	   qui,	  
pourtant,	   existe.	   Ceci	  montre	   la	   perversité	   (voir	  
définition	   dans	   ATILF,	   2007)	   généalogique	   des	  
déclarations	  sous	  X	  (lire	  aussi	  ci-‐dessous	  le	  com-‐
ble	  pour	  un	  généalogiste).	  

En	  outre,	  pour	  un	  usage	  scientifique	  des	  don-‐
nées	   généalogiques	   selon	   l’étude	   envisagée,	   il	  
manque	   généralement	   des	   informations,	   comme	  
le	   métier,	   l’adresse	   précise,	   la	   religion,	   l’origine	  
ethnique11,	   les	  «	  maladies	  »	  transmissibles…	  Cer-‐
tes,	   elles	   ne	   sont	   indispensables	   dans	   une	   filia-‐
tion,	   mais	   permettent	   de	   mieux	   comprendre	   la	  
parenté	  et	  son	  histoire,	  car	  restreindre	  la	  généa-‐
logie	  à	  la	  seule	  identification	  de	  Sosa	  revient	  à	  ne	  
faire	  qu’un	  arbre	  avec	  des	  noms	  et	  prénoms,	  cela	  
rejoint	   les	   quelques	   généalogistes	   purs	   et	   durs	  
qui	   ne	   partagent	   leurs	   données	   qu’avec	   des	   jus-
tes	  alors	  que	  l’usage	  scientifique	  des	  données	  gé-‐
néalogiques	   est	   un	   nécessaire	   et	   indispensable	  
partage	  de	  la	  connaissance	  sans	  exclusive.	  

Les	  actes	  des	   registres	   tant	   paroissiaux	   que	  
d’état-‐civil	   et	   leurs	   données	   sont	   propriétés	   des	  
paroisses	   et	   des	   communes	   selon	   leurs	   règles	  
spécifiques	  et	  de	  celles	  des	  archives	  départemen-‐
tales,	  dépositaires	  de	  copies,	  qui	  fixent	  leur	  utili-‐
sation	  et	  publication.	  C’est-‐à-‐dire	  que	  nul	  ne	  peut	  
en	   revendiquer	   la	   propriété,	   contrairement	   à	   ce	  
que	   pensent	   certains	   concernant	   leurs	   publica-‐

                                                
10	  Les	  prénoms	  doivent	  être	  ceux	  en	  langue	  originelle	  
de	  l’acte,	  en	  aucun	  cas	  traduits	  –	  et,	  pourtant,	  nombre	  
de	  généalogistes	  alsaciens	  le	  font.	  Ainsi,	  Hans,	  Johann,	  
Johannes	   sont	   autant	  de	  prénoms	  «	  distincts	  »	  qui	  ne	  
peuvent	   se	   traduire	  par	   Jean.	  Cela	   évite	  quand	  on	  ne	  
connaît	  pas	  ou	  mal	  les	  us	  et	  coutumes	  locales	  de	  faire	  
des	  erreurs	  et	  de	  les	  transmettre.	  
11	   La	   notion	   de	   race	   humaine	   est	   un	   sujet	   qui	   reste	  
dans	   les	   cartons	   des	   scientifiques,	   car	   tabou	   dans	   la	  
société,	  lié	  à	  l'usage	  politique	  qui	  en	  serait	  fait	  !	  	  
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tions	   sur	   des	   sites	   Web12	  (voir	   Appendice)	   :	   la	  
seule	  bonne	  référence	  est	  celle	  de	  l’acte	  original.	  
Reste	   la	   publication	  de	  données	  personnelles	  

ou	   leur	   accès,	   qui,	   selon	   la	   loi	   française	   en	   vi-‐
gueur	   (et	   qui	   ne	   s’applique	   qu’en	   France),	   ne	  
concernent	  que	   les	  actes	  de	  naissance	  et	  de	  ma-‐
riage	  des	  75	  dernières	  années	  par…	   les	  organis-‐
mes	  publics,	  comme	  les	  Archives	  (nationales,	  dé-‐
partementales,	   communales),	   mais	   décès	   et	   ta-‐
bles	  décennales	  sont	  fournis	  sur	  simple	  demande	  
sans	   justificatif.	   Pour	   les	   autres	   publications,	   le	  
retrait	   de	   ces	   données	   obligent	   à	   faire	   un	   cour-‐
rier	   officiel	   nominatif	   (pouvant	   inclure	   les	   en-‐
fants	  mineurs	  seulement	  du	  requérant)	  sur	  la	  pé-‐
riode	  citée.	  Il	  faut	  noter	  que	  le	  Web	  est	  un	  excel-‐
lent	   outil	   pour	   capturer	  des	  données	  personnel-‐
les	   et	   pas	   seulement	   sur	   des	   sites	   français.	   Les	  
réseaux	  sociaux,	  les	  moteurs	  de	  recherche,	  les	  si-‐
tes	   professionnels	   ou	   personnels,	  Wikipedia,	   les	  
journaux,	   les	  annuaires,	   les	  avis	  de	  décès,	  parmi	  
d’autres,	   sont	   une	  mine	   de	   renseignements	   per-‐
sonnels	   pour	   un	   généalogiste.	   Combien	   de	   fois	  
ces	   inconditionnels	   de	   la	   confidentialité	   ont-‐ils	  
fourni,	  sans	  en	  vérifier	  l’usage	  ultérieur,	  ces	  don-‐
nées13	   y	   compris	  du	   conjoint	   et	   enfants	  ?	  En	  ou-‐
tre,	  combien	  sont-‐ils	  à	  avoir	  lu	  les	  lois	  françaises	  
et	  européennes	  concernées	  ?	  Un	  petit	  clin	  d’œil	  :	  
pour	   moi,	   le	   comble	   pour	   un	   généalogiste	   est	  
d’apparaître	   sous	   X	   à	   la	   base	   de	   son	   arbre	  !	   Je	  
n’ose	  formuler	  ma	  désapprobation	  à	  ceux	  et	  sou-‐
vent	   celles	   qui	   usent	   des	   arbres	  des	   autres	   sans	  
avoir	   la	  courtoisie	  de	  mettre	   le	   leur	  en	  vue	  (voir	  
Appendice).	  
Les	   registres	   et	   actes	   notariés	   ne	   donnent	  

que	  quelques	  pistes	  sur	  l’histoire	  d’une	  personne	  
et	  d’une	  famille,	  il	  faut	  donc	  l’en	  déduire	  ou	  plon-‐
ger	  dans	  des	  recherches	  historiques.	  La	  mémoire	  
familiale	   est	   un	   apport	   incontournable,	   mais	   il	  
arrive	   aussi	   qu’on	   le	   réalise	   trop	   tard	   avec	   une	  
phrase	   qui	   revient	   souvent	  chez	   les	   généalogis-‐
tes	  :	   «	  je	   n'ai	   pas	   assez	   questionné.	  »	   L’histoire	  
familiale	  a	  été	  parfois	  consignée	  dans	  des	   livres,	  
la	  Bible	  de	  famille,	  des	  documents	  :	  plus	  une	  per-‐
sonne	   est	   célèbre	   et	   plus	   les	   écrits	   sont	   nom-‐
breux.	   Cependant,	   il	   faut	   se	   méfier	   des	   «	  petits	  
mensonges	  »,	   des	   non-‐dits	   et	   des	   secrets	   de	   fa-‐
mille	  ;	   souvent	   ils	   ne	   résistent	   pas	   à	   l’étude	   des	  
registres.	  

                                                
12	  Et,	  quant	  à	  le	  faire,	  il	  faut	  suivre	  les	  normes	  interna-‐
tionales	   de	   citation,	   à	   savoir	  :	   nom	   de	   l’auteur,	   pré-‐
nom,	  année	  –	  titre	  de	  la	  page	  –	  adresse	  web.	  Consulté	  
le	  xx-‐xx-‐201x.	  
13 De	   récents	   articles	   ont	   remis	   l’accent	   sur	   l’usage	  
des	  données	  fournies	  pour	  obtenir	  une	  carte	  de	  fidéli-‐
té…	  sans	  lecture	  des	  conditions	  d'utilisation	  :	  des	  faits	  
déjà	  dénoncés	  en	  2008	  !	  

Curieusement,	   le	   besoin	   de	   transmettre	  
l’histoire	  de	  sa	  famille	  n’est	  pratiquement	  jamais	  
évoqué	  par	  les	  généalogistes,	  comme	  si	  la	  généa-‐
logie	  était	  une	  fin	  en	  soi	  et	  pas	  un	  outil	  pour	  aller	  
au-‐delà.	  Les	  phrases	  sur	  la	  généalogie	  sont	  nom-‐
breuses,	  mais	  je	  ne	  résiste	  pas	  à	  l’envie	  de	  citer	  la	  
formulation	   simple	   envoyée	   par	   une	   correspon-‐
dante	  :	   La	   généalogie	   représente	   la	   possibilité	   de	  
mieux	  connaître	  ses	  racines	  pour	  mieux	  s'intégrer	  
dans	  le	  monde	  de	  demain.	  

Conclusions	  

Les	  «	  spécimens	  »	  utilisés	  pour	  établir	  une	  gé-‐
néalogie	  sont	  toujours	  uniques	  :	   ils	  ont	  au	  moins	  
un	   critère	   qui	   les	   distingue	   des	   autres.	   Ils	  
n’appartiennent	   jamais	   (exclusivement)	   à	   celui	  
qui	   les	   utilisent	   pour	   sa	   généalogie,	   et	   donc	  
échappent	   à	   toute	   propriété	   y	   compris	   d’eux-‐
mêmes.	  Entrer	   en	  généalogie	  demande	  humilité,	  
abnégation,	   profond	   partage	   dans	   l’altérité.	   La	  
démarche	  généalogique	  ne	  peut	  se	  faire	  que	  vers	  
l’autre,	   les	   autres,	   on	   devient	   un	   parmi	   des	  mil-‐
liers	   d’autres	   et	   le	   terme	   famille	   prend	   sa	   vraie	  
dimension	  :	   groupe	   constitué	   par	   des	   individus	  
apparentés	  par	  des	  alliances,	  par	   le	   sang,	  descen-
dant	  d'ancêtres	  communs	  (ATILF,	  2007).	  
Faire	  de	  la	  généalogie	  ne	  signifie	  en	  aucun	  cas	  

qu’elle	   doit	   être	   restreinte	   à	   celle	   de	   SA	   propre	  
«	  famille	  constituée	   par	   un	   couple	   de	   parents	   et	  
leurs	   enfants	  »,	   ce	   qui	   est	   pourtant	   dans	   l’esprit	  
de	   certains	   avec	   la	   notion	   de	   chasse	   gardée.	  
Nombre	   de	   généalogistes	   font	   pour	   leur	   plaisir	  
(et	  celui	  des	  autres)	  des	  généalogies	  thématiques	  
avec	   publication	   sur	   des	   sites	  WEB	   (par	   ex.	   Ge-‐
neastar,	   Les	   servin@utes,	   Lisa	   90,	   Roglo).	   Mal-‐
heureusement,	   nombre	   de	   généalogistes	   et	  
d’associations	  méconnaissent	   le	   but	  même	  de	   la	  
généalogie	  qui	  est	   l’accroissement	  de	   la	  connais-‐
sance	  de	   l’Homme	  et	  pas	  seulement	  de	   la	  sienne	  
propre	  mais	  par	  celle-‐ci.	  	  
Les	  sociétés	  savantes14,	  dont	  font	  ou	  devraient	  

faire	   partie	   les	   associations	   de	   généalogie,	   sont	  
regroupées	  souvent	  à	  l’insu	  de	  leurs	  membres	  au	  
sein	  du	  Comité	  des	  Travaux	  Historiques	  et	  Scienti-
fiques	   (CTHS15)	   avec	   organisation	   d’un	   congrès	  
annuel	  :	   leur	   rôle	   est	   de	   contribuer	   au	   rayonne-‐
ment	  de	   la	   science	  et	   à	  une	   large	  diffusion	  de	   la	  

                                                
14 Définition	  (ATILF,	  2007)	  :	  Société	  qui	  a	  pour	  finalité	  
de	  s'occuper	  de	  travaux	  d'érudition,	  de	  savoir	  humanis-
te	  et	  de	  sciences	  expérimentales.	  
15 L’auteur	  a	  été	  membre	  du	  CTHS	  pendant	  12	  ans,	  sur	  
nomination	  du	  ministre	  de	   l’Education	  Nationale	  ;	  at-‐
teint	  par	  la	   limite	  d’âge	  fixée	  à	  70	  ans,	   il	  en	  est	  mem-‐
bre	   honoraire.	   Il	   est	  membre	   de	   plusieurs	   autres	   so-‐
ciétés	  savantes	  et	  associations,	  dont	  le	  Cercle	  Généalo-
gique	  d’Alsace	  (Strasbourg). 
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connaissance	  dans	  leur	  domaine	  d’activité	  en	  re-‐
groupant	   experts	   et	   érudits	   au	   sein	   de	   leurs	  
membres,	   et	   en	   se	   confrontant	   avec	   leurs	   pairs.	  
Alors	  que	  leur	  essor	  date	  du	  XVIIIe	  siècle,	  c’est	  au	  
XXIe	   que	   s’amorce	   leur	   régression.	   Pour	   la	   plu-‐
part,	   le	   virage	   au	   tout	   numérique	   au	   tout	   début	  
des	   années	   2000	   (Emig,	   2013),	   pourtant	   large-‐
ment	   annoncé	   par	   les	   scientifiques	   durant	   les	  
années	  1990,	  s’est	  opéré	  sans	  elles.	  Car,	  à	  la	  mê-‐
me	   époque,	   un	   vieillissement	   de	   leurs	  membres	  
s'est	  produit,	  suite	  à	  l'arrivée	  de	  la	  génération	  du	  
papy-‐boom,	   et	   à	   un	   relatif	   désintéressement	   de	  
leurs	  enfants	  pour	  ce	  type	  de	  structure.	  En	  même	  
temps,	   la	   généalogie	   est	   devenue	   une	   activité	  
commerciale	   rentable	  pour	  des	   sites	  WEB	   inter-‐
nationaux	   comme	   Geneanet,	   Ancestry,	   Heredis,	  
Genealogie.com	   etc.	   Ces	   sites	   s’avèrent	   plus	   at-‐
tractifs	  et	  plus	  ouverts	  que	  des	  associations	  loca-‐
les,	   notamment	   par	   la	  masse	   de	   données	   dispo-‐
nibles,	   directement	   mises	   en	   ligne	   par	   chaque	  
participant	  ;	   ils	   sont	  adossés	  à	  des	  blogs,	  des	   fo-‐
rums	   et	   une	  messagerie	   directe.	   Ces	   ouvertures	  
au	   partage	   sans	   contrainte	   s’avèrent	   plus	   adap-‐
tées	   et	   plus	   conviviales	   pour	   les	   générations	  
«	  tout	  écran	  »,	  qui	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  nombreu-‐
ses	  à	  s’orienter	  vers	  la	  généalogie.	  
L’usage	   de	   la	   généalogie	   par	   les	   scientifiques	  

ouvre	  de	  nouvelles	  perspectives	  aux	  travaux	  des	  
généalogistes	  amateurs	  et	   au	  nécessaire	   rappro-‐
chement	   avec	   la	   communauté	   scientifique.	   Com-‐
me	   le	   remarquait	   déjà	   Harvey	   (2007),	   l’avenir	  
propose	   de	   nouveaux	   défis	   à	   la	   généalogie	   avec	  
des	   perspectives,	   notamment	   vers	   de	   nouveaux	  
modèles	   identitaires,	   que	   les	   seules	   recherches	  
des	   origines	   historiques,	   et	   une	   ouverture	   vers	  
l’histoire	  sociale,	  la	  démographie	  historique	  et	  la	  
sociologie	  de	  la	  famille.	  Une	  réflexion	  sur	  le	  sens	  
de	  leur	  pratique	  est	  un	  corollaire	  pour	  les	  généa-‐
logistes	  afin	  de	   faire	  évoluer	   leur	  outil	   suite	  aux	  
profonds	   changements	  des	  modèles	   familiaux	   et	  
culturels	  et	  des	  bouleversements	  liés	  au	  numéri-‐
que.	  Tout	  laisse	  à	  penser	  que	  c’est	  dans	  ces	  voies	  
que	  les	  sociétés	  savantes	  devraient	  s’orienter,	  car	  
elles	  ne	  pourront	  ni	  rivaliser	  avec	  les	  grands	  sites	  
WEB,	  ni	  les	  concurrencer,	  sauf	  à	  devenir	  de	  pâles	  
doublons,	   d’autant	   que	   la	   plupart	   des	   membres	  
de	  ces	  sociétés	  ont	  déjà	  leurs	  données	  sur	  ces	  si-‐
tes.	  Reste	  aussi	  l’innovation.	  
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APPENDICE	  

Réflexions	  sur	  les	  sites	  WEB	  de	  généalogie	  
	  
Suite	   à	   des	   échanges	   de	   courriers	   électroni-‐

ques	   avec	   des	   membres	   du	   Cercle	   Généalogique	  
d’Alsace	   (Strasbourg),	   des	   critiques	   sur	   des	   usa-‐
gers	   de	   sites	   web	   commerciaux	   de	   généalogie	  
sont	  apparues.	  Elles	  concernent	  le	  seul	  site	  inter-‐
national	   gratuit	   Geneanet,	   ce	   qui	   peut	   dénoter	  
une	   utilisation	   restreinte	   ou	   sélective	   du	   WEB,	  
car	   il	   existe	   bien	   d’autres	   sites	   au	   moins	   aussi	  
bien	   achalandés,	   mais	   souvent	   méconnus	   ou	  
d’accès	   payant.	   Cependant,	   tous	   restent	   des	   in-‐
contournables	   dans	   les	   échanges,	   les	   liens,	   la	  
communication,	   les	   rencontres,	  notamment	  avec	  
des	  branches	  familiales	  ailleurs	  en	  Europe	  et	  aux	  
Amériques.	  
Trois	   types	   de	   critiques16	   sont	   récurrents	  :	   -‐	  

on	  a	  pillé	  mon	  site	  ;	   -‐	   il	  y	  a	  trop	  d’erreurs	  ;	   -‐	   je	  ne	  
suis	  pas	  cité.	  Il	  convient	  de	  se	  pencher	  plus	  en	  dé-‐
tail	   sur	   ce	   qui	   apparaît	   plus	   comme	  des	   anathè-‐

                                                
16 Et	   il	   ne	   faut	   pas	   voir	   que	   les	   quelques	   moutons	  
noirs	  au	  sein	  d’un	  troupeau	  de	  moutons	  blancs	  ;	  puis,	  
à	  regarder	  de	  plus	  près	  tous	  les	  noirs	  ne	  pas	  vraiment	  
noirs	  et	  tous	  les	  blancs	  pas	  totalement	  blancs	  !	  
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mes	  que	  comme	  des	  remarques	  mûrement	  réflé-‐
chies.	  

On	  a	  pillé	  mon	  site	  

Tout	  d’abord	  de	  l’usage	  des	  mots	  (d’après	  
ATILF,	  2007)	  :	  
	  

Piller	   Pillage	  
• S'emparer	   par	   force	  
de	   tous	   les	   biens	   que	  
renferme	   un	   lieu	   pris	  
par	   violence	   et	   mis	   à	  
sac.	  
• S'emparer	  par	  la	  force	  
des	   biens	   de	   particu-‐
liers.	  
• Prendre	   tout,	   ne	   rien	  
laisser.	  

	  
• Au	   fig.	   ou	   p.	   métaph.	  
Prendre	  à	  son	  compte,	  
faire	   passer	   pour	   si-‐
ennes	   les	   créations	  
d'autrui,	  plagier.	  

• Action	   de	   piller	   en	  
groupe;	  résultat	  de	  cette	  
action.	   Synon.	   mise	   à	  
sac.	  	  

• Le	   fait	   pour	   une	   per-‐
sonne	   de	   s'emparer	   du	  
bien	  d'autrui.	  

• Détournement	   de	   fonds	  
publics	   à	   la	   suite	   de	  
manœuvres	   fraudule-‐
uses.	  
	  

• Au	  fig.	  Action	  de	  plagier	  

	  
Il	   faut	   reconnaître	   qu’aucune	   des	   définitions	  

n’est	  appropriée.	  Pourtant,	  certains	  diront	  que	  si	  
et	  c’est	  la	  dernière	  qui	  s’applique.	  Et	  j’y	  répondrai	  
que	  nenni,	  car	   les	  données	  de	  registres	  mises	  en	  
ligne	  ont	  été	  copiées	   (pourquoi	  pas	  pillées	  !)	  par	  
ceux	  qui	  houspillent	  :	  ces	  données	  appartiennent	  
à	   autrui	   comme	   nous	   l’avons	   indiqué	   ci-‐dessus.	  
En	   fait,	  à	  bien	   les	  écouter	  ces	  pilleurs-pillés,	   sou-‐
vent	  au	   féminin,	   reprochent	  aux	  pilleurs-pilleurs,	  
généralement	  au	  masculin,	  d’avoir	  pillé	  des	  don-‐
nées	   qu’eux-‐mêmes	   ont	   mis	   du	   temps	   à	   piller	  
(une	   histoire	   vieille	   comme	   le	   monde	  !).	   En	  
conséquence,	   des	   pilleurs-pillés	   ne	   mettent	   plus	  
leurs	   données	   sur	   un	   des	  meilleurs	   site	  web	   de	  
généalogie	  mais	  continue	  à	  sévir	  sur	  ce	  même	  si-‐
te	  selon	   la	   formule	   «	  je	   ne	   donne	  plus	   à	   ces	  mé-‐
créants	   mais	   j’en	   profite	   [en	   étant	   pilleur-
pilleur]…	  donc	   je	  me	  venge	  !	  »	  ;	   tous	  ces	  pilleurs-
pillés	   affirment	   haut	   et	   fort	   avoir	   la	  main	   sur	   le	  
cœur,	   prêts	   au	   don	   [ou	   plutôt	   au	   partage]	   des	  
données…	  mais	  uniquement	  avec	  de	  bons	  généa-
logistes…	  Aucun	  n’a	  pu	  ou	  osé	  donner	  une	  défini-‐
tion.	   L’usage	   de	   «	  bon	   généalogiste	  »	   implique	  
qu’il	   y	   en	   a	   des	   mauvais,	   forcément	   les	   autres	  
hors	  de	  son	  petit	   cercle	  de	  bons,	  dans	   lequel	   rè-‐
gnent	   cordialité	   et	   générosité	   dans	   les	   échanges	  
et	   les	   rencontres	   –	   un	   racisme	   basé	   sur	  
l’autosatisfaction	   personnelle	   et	   communautaire	  
et	  le	  rejet	  des	  autres.	  	  
	  Le	   copier-‐coller	   en	   généalogie	   est	   le	   seul	  

moyen	  universel	  de	  transmettre,	  car	   lire	  un	  acte	  
et	  copier	  les	  données	  dans	  une	  base	  de	  données,	  
c'est	  bien	  un	  copier-‐coller	  et,	  dès	  lors	  une	  erreur	  

est	   toujours	  possible.	  Une	   fois,	   ce	   travail	   techni-‐
que	  réalisé	  et	  enregistré,	  l’ordinateur	  par	  un	  logi-‐
ciel	  approprié	  se	  charge	  de	  produire	  l’arbre	  ou	  la	  
liste	   des	  données	   souhaités.	   Il	   faut	   rappeler	   que	  
s’attribuer,	  en	  les	  publiant	  en	  ligne	  ou	  sur	  papier	  
sous	  son	  nom,	  les	  données	  d’autrui	  est	  une	  frau-‐
de	  qui	  est	  punie	  par	  des	  lois.	  Et	  nul	  n’est	  sensé	  les	  
ignorer	  selon	  la	  formule	  (voir	  ci-‐dessous).	  	  

Il	  y	  a	  trop	  d’erreurs	  

Á	   partir	   d’une	   base	   de	   données	   sur	   ordina-‐
teur,	  les	  pages	  des	  sites	  généalogiques	  sont	  mises	  
en	  ligne	  par	  import	  de	  fichiers	  au	  format	  gedcom	  
(.ged),	   acronyme	  de	  genealogical	   data	   communi-
cation,	   mis	   au	   point	   et	   développé	   par	   les	   Mor-‐
mons	   (Église	   de	   Jésus-‐Christ	   des	   saints	   des	   der-‐
niers	   jours,	   Salt	   Lake	   City,	   UT,	   USA).	   Ce	   fichier	  
permet	  d’utiliser	  chez	  soi	  (ou	  sur	  son	  serveur	  in-‐
ternet)	   sa	   base	   avec	   d’autres	   logiciels	   de	   généa-‐
logie.	  Ainsi,	   le	   logiciel	  freeware	  Geneweb	  (mac	  et	  
pc),	   le	   celui	  qui	   est	  utilisé	  par	  Geneanet,	  permet	  
de	  comparer	  sur	  son	  écran	  ses	  arbres	  avec	  ceux	  
sur	  ce	  site.	  
Le	  propre	  même	  d’une	  base	  de	  données	  est	  la	  

mise	   à	   jour	   chaque	   fois	   que	   nécessaire,	   jusqu’à	  
plusieurs	   fois	   par	   jour.	   En	   conséquence,	   quand	  
on	  consulte	  un	  site	  de	  généalogie,	  la	  page	  consul-‐
tée	   ne	   vaut	   qu’à	   l’instant	   de	   la	   consultation,	   car	  
elle	   a	   pu	   être	  modifiée	   ou	   corrigée	   avant	  même	  
que	  vous	  n’abandonniez	  votre	  session.	  Pourtant,	  
vous	   avez	  pu	   copier	  dans	   votre	  base	  une	   erreur	  
qui	  n’existe	  plus,	   base	  que	  vous	  pourrez	  ensuite	  
mettre	   sur	   un	   site	   de	   généalogie,	   poussant	  
d’autres	   internautes	   à	   l’erreur.	   Á	   citer	   une	   page	  
web	   implique	   d’indiquer	   la	   date	   de	   la	   consulta-‐
tion12.	   Enfin,	   à	   qui	   est	   imputable	   la	   diffusion	  
d’une	   erreur	  ?	   Il	   n’y	   a	   pas	   de	   réponse	   unique,	  
mais	  a	  priori	  c’est	  celui	  qui	  a	  fait	  l’erreur	  et	  qui	  l’a	  
publiée,	  et	  non	  celui	  qui	  l’a	  copiée.	  Sinon	  acheter	  
de	  la	  viande	  de	  cheval	  vendue	  à	  la	  place	  de	  bœuf	  
serait	   de	   la	   faute	   de	   l’acheteur	  !	   Et	   celui	   qui	   a	  
trouvé	   une	   erreur	   et	   ne	   la	   signale	   pas	   est	  
«	  complice	  ».	  Néanmoins,	   répondre	  à	   la	  question	  
récurrente	   «	  comment	   limiter	   la	   propagation	  
d'une	  erreur	  au	  bénéfice	  de	  tous	  »	  est	  loin	  d’être	  
aisé	  et	  simple.	  Pourtant,	  certaines	  réponses	  sont	  
simplistes.	  
Á	   la	   différence	   des	   bases	   de	   données	   profes-‐

sionnelles	   en	   ligne	   (j’en	   maintiens	   plusieurs	  
mondiales)	   qui	   se	   visitent,	   et	   ne	   se	   copient	   que	  
rarement	   à	   cause	   de	   leur	   évolution	   constante,	  
mais	   servent	  de	   références.	  En	  revanche,	   les	  ba-‐
ses	   généalogiques	   et	   les	   publications	   sur	   papier	  
se	   copient	  pour	   compléter	  une	  base	  personnelle	  
–	  c’est	  leur	  but	  –	  mais	  aucune	  ne	  sert	  de	  référen-‐
ce,	  donc	  pratiquement	  absence	  de	  mise	  à	  jour	  des	  
données.	  Dans	  une	  base	  de	  plusieurs	  dizaines	  de	  
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milliers	  de	  personnes,	   une	  erreur,	   forcément	   in-‐
volontaire,	  peut	  se	  maintenir	  de	  très	  nombreuses	  
années	  avant	   correction	  et	   aucune	  base	  n’en	  est	  
exclue.	  Alors,	  ne	   reprochons	  pas	  aux	  autres,	  nos	  
propres	  erreurs.	  	  
Enfin,	  rien	  ne	  garantit	  la	  pérennité	  d’une	  base	  

sur	  un	  site	  web	  :	  la	  suppression	  entraîne	  ipso	  fac-
to	  la	  disparition	  d’une	  source,	  en	  pénalisant	  ceux	  
qui	   s’y	   sont	   référés	  en	  oubliant	  de	   la	  copier.	  Les	  
liens-‐morts	  sont	   la	  hantise	  des	  webmestres	  pro-‐
fessionnels,	   ce	   qui	   entraîne	   souvent	   l’aspiration	  
de	   la	   ou	   des	   pages	   concernées	   en	   sauvegarde	  
pour	  s’en	  prémunir.	  Il	  y	  va	  de	  même	  avec	  un	  livre	  
dont	   le	   stock	   est	   épuisé,	   quand	   l’éditeur	   impré-‐
voyant	  n’a	  pas	  de	  version	  numérique	  à	  proposer	  
et/ou...	  que	  l’auteur	  n’a	  pas	  fait	  une	  nouvelle	  édi-‐
tion	  en	  corrigeant	  ses	  erreurs.	  

Je	  ne	  suis	  pas	  cité	  

Les	   données	   sur	   des	   personnes	   sont	   dans	   la	  
quasi	   totalité	   issues	   des	   registres	   paroissiaux	   et	  
d’état-‐civil	  :	   aussi	   est-‐il	   nécessaire	   de	   citer	   (ex-‐
clusivement)	   la	   référence	   à	   l’acte	   concerné.	   Ces	  
registres	  sont	   la	  propriété	  des	  paroisses	  et	  com-‐
munes	   concernées,	   et	   déposés	   aux	   Archives	   Dé-‐
partementales,	   comme	  nous	   l’avons	  déjà	  évoqué	  
ci-‐dessus.	  Leur	  usage	  est	   restreint	   selon	   la	   loi	  et	  
les	   conditions	   imposées	  par	   les	  propriétaires	  ou	  
dépositaires.	   Les	   Services	   Départementaux	  
d’Archives	  sont	  des	  «	  services	  culturels	  »	  :	  en	  tant	  
que	   tels,	   la	   réutilisation	   des	   informations	   publi-‐
ques	   produites	   et	   reçues	   par	   ces	   Services	   n’est	  
pas	   régie	   par	   les	   règles	   de	   droit	   commun	   fixées	  
par	  les	  articles	  10	  à	  19	  de	  la	  loi	  de	  1978,	  mais	  par	  
les	  règles	  qu’il	  appartient	  à	  chacun	  de	  ces	  Servi-‐
ces	  de	  définir.	  Sont	  également	  réutilisables	  les	  in-‐
formations	   dont	   la	   communication	   ne	   constitue	  
pas	  un	  droit	  en	  application	  de	   la	  réglementation	  
en	   vigueur,	  mais	   qui	   ont	   fait	   l'objet	   d'une	   diffu-‐
sion	   publique.	   Cependant,	   la	   commercialisation	  
de	   ces	   données	   est	   interdite,	   sauf	   accord	   écrit,	  
mettant	  certaines	  associations	  dans	  une	  possible	  
illégalité	  par	  leur	  mise	  en	  vente.	  
En	   conséquence,	   nul	   ne	   peut	   se	   considérer	  

comme	   «	  propriétaire	  »	   des	   données	   de	   ses	   as-‐
cendants	   et	  descendants	  :	   cela	   vaut	  pour	   les	  pu-‐
blications	   en	   ligne	   ou	   sur	   papier.	   En	   outre,	   le	  
nombre	   de	   personnes	   partageant	   ces	   données	  
augmente	  en	  suite	  géométrique	  en	  remontant	  les	  
générations	   (Fig.	   1A,	   B).	   Ainsi,	   il	   n’y	   a	   aucune	  
obligation	  de	  citer	  une	  page	  web	  ou	  un	  livre	  pour	  
des	  données	  généalogiques	  transcrites	  des	  regis-‐
tres	  –	  sauf	  à	  indiquer	  que	  ses	  sources	  ne	  sont	  pas	  
les	  registres	  mais	  celles	  de	  celui	  qui	  les	  a	  copiés.	  
Néanmoins,	  il	  convient	  de	  remarquer	  que	  la	  pro-‐
priété	   intellectuelle,	   régie	  par	  des	   lois	   françaises	  

et	   européennes,	   s’applique	   à	   toute	   œuvre	   origi-‐
nale	  (dont	  la	  plupart	  des	  pages	  web).	  	  

Pour	  conclure,	   il	  convient	  de	  comparer	  briè-‐
vement	   ces	   critiques	   avec	   le	   travail	   scientifique	  
et	  la	  publication	  des	  savoirs.	  Pour	  le	  chercheur,	  la	  
fameuse	   formule	   Publish	   or	   Perish	   (Publier	   ou	  
Périr)	   qui	   date	   d’avant	   la	   2e	   guerre	   mondiale	  
(l’auteur	  est	   inconnu),	   reste	   toujours	  d’actualité.	  
Publier	  ses	  résultats	  est	  un	  impératif	  pour	  les	  fai-‐
re	   connaître,	   c’est	   le	   rôle	   même	   du	   scientifique	  
que	   faire	   progresser	   la	   connaissance.	   Le	   temps	  
mis	  pour	  les	  obtenir	  n’est	  jamais	  pris	  en	  compte,	  
il	  peut	  aller	  de	  quelques	  jours	  à	  plusieurs	  lustres,	  
donc	  bien	  au-‐delà	  de	  la	  recherche	  et	  de	  la	  trans-‐
cription	  d’un	  acte	  d’état-‐civil	  !	  
Le	  choix	  du	  journal	  scientifique	  (selon	  son	  fac-‐

teur	  d’impact	  mondial)	  et	  de	  son	  éditeur	  dépen-‐
dra	  de	  l’importance	  scientifique	  et	  de	  la	  diffusion	  
qu’un	  auteur	  estime	  devoir	  donner	  à	  son	  travail.	  
Ceci	   implique	   que	   nombre	   de	   travaux	   scientifi-‐
ques	   échappent	   à	   la	   lecture	   des	  membres	   d’une	  
société	   savante	   et	   à	   l’inverse	   leurs	   propres	   tra-‐
vaux	   publier	   par	   cette	   dernière	   n’ont	   générale-‐
ment	  n’ont	  qu’une	  audience	  régionale.	  Ceci	   tient	  
aussi	   au	   support	   qui,	   depuis	   plus	   d’une	   dizaine	  
d’année,	  est	  entièrement	  numérique	  au	  sein	  de	  la	  
communauté	   scientifique	   avec	   une	   distribution	  
mondiale	   instantanée	   à	   partir	   de	   la	   parution	   du	  
travail,	   pouvant	   être	   de	   l’ordre	   d’un	  mois	   après	  
dépôt	  du	  manuscrit.	  
Ensuite,	  le	  devenir	  d’un	  travail	  publié	  échappe	  

évidemment	  à	  son	  auteur.	  Même	  si	  son	  travail	  est	  
protégé	   par	   la	   propriété	   intellectuelle,	   une	   nou-‐
velle	   interprétation	   des	   données	   par	   un	   autre	  
chercheur	  est	  parfaitement	  possible,	  c’est	  une	  fa-‐
çon	  courante	  de	  faire	  avancer	  la	  science.	  Si	  les	  ré-‐
sultats	  restent	  acquis	  au	  premier	  auteur,	   la	  nou-‐
velle	   interprétation	   revient	   au	   deuxième	  !	   Si	   la	  
déontologie	  scientifique	  semble	  parfois	  échapper	  
à	  des	  membres	  d’une	  société	  savante,	  il	  est	  du	  rô-‐
le	  du	  bureau	  de	   cette	   société	  de	   la	   rappeler,	   car	  
elle	  devrait	  y	  être	  de	  mise.	  Les	  statuts	  de	  certai-‐
nes	  associations	  de	  généalogie	  ne	  prônent	  pas	  la	  
diffusion	   des	   connaissances	   et	   des	   savoirs,	   leur	  
finalité	   étant	   la	   seule	   entraide	   de	   ses	  membres,	  
tout	   en	   stipulant	   donner	   un	   caractère	   scientifi-‐
que	  aux	   travaux.	  La	  Fédération	  Française	  de	  Gé-‐
néalogie,	  elle-‐même,	  affiche	  sur	  son	  site	  WEB	  que	  
son	  objectif	  n’est	  que	  de	  favoriser	  et	  aider	  chacun	  
à	   effectuer	   des	   recherches	   généalogiques.	   On	  
pouvait	   espérer	   beaucoup	   plus	   et	   mieux	   de	   ces	  
structures,	  que	  de	  simples	  prestations	  de	  service,	  
ce	   qui	   ne	   correspond	   pas	   au	   rayonnement	   que	  
doivent	   avoir	  une	   société	   savante14	   et	   ses	  publi-‐
cations.	  
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Grande	   ouverte	   par	   l’arrivée	   du	   numérique,	   la	  
place	   qu’aurait	   dû	   occuper	   les	   sociétés	   savantes	  
de	  généalogistes	  pour	  la	  diffusion	  du	  savoir	  a	  vite	  
été	   comblé	   à	   leur	   détriment,	   voire	   à	   leur	   perte,	  
par	  de	  nouvelles	   structures	   associatives	   et	   com-‐
merciales	  qui	  ont	  compris	  que	  l’avenir	  était	  dans	  
la	  diffusion	  de	  la	  connaissance…	  par	  les	  généalo-‐
gistes	  eux-‐mêmes,	  en	  leur	  permettant	  la	  publica-‐
tion	  de	  leurs	  données	  sur	  des	  sites	  web	  ouverts	  à	  

tous.	   Ce	   créneau	   avait	   pourtant	   été	   développé	  
dès	   la	   fin	   des	   années	   1990	   par	   les	   scientifiques	  
eux-‐mêmes	   avec	   les	   publications	   en	   «	  open	   ac-‐
cess	  »	  ;	   il	   aurait	   dû	   servir	   d’exemple	   pour	   faire	  
évoluer	   objectifs	   et	   finalité	   des	   associations	   de	  
généalogie,	   parmi	   d’autres,	   pour	   devenir	   des	  
vraies	  sociétés	  savantes14.	  
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Résumé	  
Faire	  de	  la	  généalogie	  demande	  déontologie	  et	  méthode,	  car	  il	  s’agit	  d’un	  outil	  à	  usage	  non	  seulement	  familial,	  

mais	  aussi	  scientifique.	  Ainsi,	  des	  connaissances	  linguistiques,	  paléographiques,	  historiques,	  géographiques,	  reli-‐
gieuses	   et	   coutumières	   sont	   des	   bases	   nécessaires	   pour	   développer	   des	   arbres	   généalogiques	   dans	   le	   «	  Vieux	  
Continent	  »	  (Europe).	  

La	  généalogie	  est	  générée	  par	  une	  base	  de	  données,	  en	  constante	  évolution,	  qui	  ne	  doit	  (ou	  devrait)	  contenir	  
que	  des	  données	  valides,	  fiables	  et	  vérifiables.	  Les	  sources	  sont	  les	  registres	  paroissiaux,	  ceux	  d’état-‐civil	  et	  les	  
actes	  notariés.	  Or	  ces	  actes	  répondent	  aux	  règles,	  lois	  et	  coutumes	  des	  régions	  et	  pays	  (dans	  le	  présent	  travail	  en	  
France,	  Alsace,	  Allemagne	  et	  Suisse	  alémanique)	  et	  doivent	  être	  connues	  et	  appliquées	  par	  le	  généalogiste.	  Plu-‐
sieurs	  données	  peuvent	  nécessiter	  une	  attention	  particulière,	  notamment	  :	  -‐	  la	  date	  au	  cours	  des	  XVIe-‐XVIIe	  siè-‐
cles	  avec	  le	  passage	  du	  calendrier	  Julien	  au	  Grégorien	  ;	  -‐	  les	  noms	  des	  localités	  en	  fonction	  des	  changements	  poli-‐
tiques	  en	  Europe	  au	  cours	  des	  siècles	  et	  des	  récents	  remaniements	  des	  structures	  administratives	  dans	  les	  diffé-‐
rents	  pays	  européens	  ;	  -‐	   les	  professions	  (et	  métiers)	  qui	  peuvent	  changer	  selon	  les	  pays	  en	  définition	  et	  en	  tra-‐
duction.	  

Dans	  les	  pays	  étudiés	  (France,	  Allemagne,	  Suisse),	  l’identité	  d’une	  personne	  est	  officiellement	  fixée	  par	  l’acte	  
de	  naissance,	  avec	  transcription	  du	  nom	  et	  des	  prénoms	  sans	  aucune	  traduction,	  ni	  altération,	  ni	  abréviation.	  En	  
conséquence	  une	  épouse	  conserve	  son	  nom	  de	  naissance.	  

En	  appendice,	  des	  remarques	  concernant	  des	  particularités	  quant	  aux	  actes	  en	  Alsace,	  au	  Canada	  et	  aux	  Etats-‐
Unis	  d’Amérique.	  

	  
Abstract:	  French,	  Swiss	  and	  German	  rules,	  laws	  and	  customs	  to	  be	  applied	  in	  genealogy.	  
To	  establish	  a	  genealogy	  needs	  ethics	  and	  method	  because	  not	  only	  a	  tool	  for	  familial	  use,	  but	  also	  scientific	  one.	  
Thus,	  linguistic,	  palaeographic,	  historical,	  geographical,	  religious	  and	  customs	  knowledge	  are	  necessary	  bases	  for	  
the	  development	  of	  family	  trees	  in	  the	  "Old	  Continent"	  (Europe).	  Genealogy	  is	  generated	  by	  a	  database,	  which	  is	  
constantly	  evolving	  and	  should	  contain	  valid,	  reliable	  and	  verifiable	  data.	  The	  sources	  are	  parish	  registers,	  civil	  
registers	  and	  notary	  deeds.	  These	  acts	  correspond	  to	  the	  rules,	  laws	  and	  customs	  of	  the	  regions	  and	  countries	  in	  
which	  they	  have	  been	  established	  (in	  the	  present	  work	  in	  France,	  Alsace,	  Germany	  and	  Alemannic	  Switzerland)	  
and	   the	  genealogist	   should	  know	  and	  apply	   them.	  Several	  data	  may	  need	  particular	  attention,	   i.e.,	   (i)	   the	  date	  
during	  the	  16th-‐17th	  centuries	  with	  the	  passage	  from	  the	  Julian	  calendar	  to	  the	  Gregorian;	  (ii)	  the	  names	  of	  the	  
localities	   in	  the	   light	  of	   the	  political	  changes	   in	  Europe	  over	  the	  centuries	  and	  the	  recent	  reorganization	  of	   the	  
administrative	  structures	  in	  the	  various	  European	  countries;	  (iii)	  the	  professions	  and	  jobs	  which	  definition	  and	  
translation	  may	  change	  according	  to	  the	  countries	  and	  region.	  
In	  France,	  Germany,	  Switzerland,	  among	  others,	  the	  identity	  of	  a	  person	  is	  officially	  fixed	  by	  the	  birth	  certificate,	  
and	   thus	   transcribing	   of	   the	   surname	   and	   first	   names	   has	   to	   be	   done	   without	   translation,	   alteration	   or	  
abbreviation,	  and	  of	  course	  a	  spouse	  keeps	  her	  surname.	  
In	   the	   appendix,	   remarks	   are	   provided	   on	   peculiarities	   concerning	   certificates	   in	   Alsace,	   Canada	   and	   United	  
States	  of	  America.	  
	  

Introduction	  

Entrer	   en	   généalogie	  demande	  déontologie	   et	  
méthode,	   car	   il	   s’agit	   d’un	   outil	   a	   usage	   non	  
seulement	   familial	   mais	   aussi	   scientifique,	   qui,	  
dès	   lors,	   demande	   rigueur	  et	   compétence	   (Emig,	  

2014).	  Les	  généalogistes	  amateurs	  oublient,	  voire	  
méconnaissent	   ou	   simplement	   ignorent,	   les	  
règles	   et	   lois,	   comme	   les	   coutumes	   qui	  
s’appliquent	  à	   la	  généalogie	  dans	  un	  pays	  donné,	  
surtout	   quand	   ils	   appartiennent	   à	   une	   autre	  
nationalité	  ou	  à	  un	  autre	  continent.	  Par	  exemple,	  
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nos	   cousins	   américains	   les	   transgressent	  
allègrement	   appliquant	   des	   habitudes	   américai-‐
nes	   dans	   les	   généalogies	   européennes,	   ce	   qui	  
amène	   souvent	   confusions,	   imperfections	   et	  
erreurs	   d’interprétations	   dans	   les	   parentés,	   et	  
l’usage	   de	   sources	   non	   fiables,	   au	   lieu	   d’en	  
rechercher	  des	  valides.	  
Entrer	   en	   généalogie	   nécessite	   aussi	   un	  

minimum	   de	   connaissances	   linguistiques,	  
paléographiques,	   historiques,	   géographiques,	  
religieuses	   et	   coutumières,	   à	   avoir	   ou	   à	  
apprendre	   quand	   on	   veut	   créer,	   comprendre	   et	  
analyser	  les	  arbres	  généalogiques	  et	  les	  relations	  
familiales	   du	   «	  Vieux	   Continent	  ».	   Ceci	   est	  
d’autant	   plus	   important	   que	   les	   us	   et	   coutumes,	  
et,	  les	  traditions	  parfois	  ancestrales,	  entrent	  dans	  
la	   compréhension	   des	   relations	   familiales	   dans	  
une	  région	  donnée.	  Le	  présent	   travail	   fait	  suite	  à	  
trois	   articles	   parus	   précédemment	   (Emig,	   2012,	  
2014,	   2015)	  :	   il	   a	   été	  principalement	   inspiré	  par	  
le	   développement	   de	   branches	   ancestrales	  
suisses,	  alsaciennes	  et	  allemandes	  et	   leurs	  publi-‐
cations	   par	   des	   cousins	   américains,	   dont	   les	  
ascendants	   ont	   émigré	   depuis	   parfois	   deux	   ou	  
trois	   siècles	   aux	   USA	   et	   Canada.	   Or,	   ces	  
généalogies	   sont	   généralement	   faites	   sur	   la	   base	  
des	  habitudes	  américaines	  et	  non	  selon	  la	  rigueur	  
nécessaire	  des	  règles	  généalogiques	  et	  légales	  des	  
pays	  du	  Vieux	  Monde	  qu’est	   l’Europe.	   Il	  ne	  s’agit	  
évidemment	   pas	   de	   donner	   des	   leçons	   sur	   les	  
généalogies	   américaines	   portant	   sur	   les	   des-‐
cendants	  américains,	  mais	  de	  faire	  un	  résumé	  des	  
règles,	   lois	   nationales	   et	   coutumes	   s’appliquant	  
aux	  généalogies	  d’ascendants	  en	  France,	  Suisse	  et	  
Allemagne,	   pays	   concernant	   nos	   familles	   de	   par	  
leurs	  origines	  et	  de	  par	  leurs	  histoires.	  
Le	   but	   est	   d’éviter	   à	   nos	   cousins	   des	  

déconvenues,	   des	   fausses	   interprétations	   et	   des	  
parentés	   non	   valides,	   voire	   inexistantes,	   ou	  
encore	  de	  s’en	  attribuer	  qui	  ne	  sont	  pas	  les	  leurs.	  
Ces	   lignes	   sont	   évidemment	   inspirées	   par	   des	  
faits	   observés	   dans	   de	   diverses	   généalogies	  
étrangères,	  parfois	  aussi	  françaises,	  et	  suite	  à	  des	  
discussions	   et	   échanges	   de	   courriels	   avec	   des	  
cousins	   étatsuniens,	   allemands,	   suisses	   et	  
français.	  
Enfin,	   si	   les	   émigrants	   après	   deux	   ou	   trois	  

générations	   tendent	   à	   oublier	   ces	   règles	   et	  
traditions,	   leur	  application	  est	  aussi	  une	  marque	  
de	  déférence	  et	  de	  respect	  envers	  les	  ancêtres	  et	  
leurs	  descendants	  européens.	  

Sources	  

La	   généalogie	   est	   générée	   par	   une	   base	   de	  
données,	   qui,	   comme	   toutes	   les	   bases,	   a	   la	  
caractéristique	   d’être	   en	   constante	   évolution.	  

Pour	   qu’une	   base	   de	   données	   soit	   fiable,	   il	   faut	  
que	   les	   données	   obtenues	   le	   soient	   de	   sources	  
valides	   et	   vérifiables.	   Ces	   sources	   sont	   les	   actes	  
paroissiaux,	   les	   actes	   de	   l’état-‐civil	   et	   les	   actes	  
notariés	   (principalement	   avant	   les	   registres	  
paroissiaux.	   Beaucoup	   de	   ces	   documents	   sont	  
disponibles	   sur	   le	   web	   et	   de	   plus	   en	   plus.	   Tous	  
ces	   documents	   sont	   écrits	   en	   français,	   en	  
allemand	   gothique	   ou	   en	   latin	   (dans	   le	   cadre	   de	  
cette	  publication).	  
Plus	   récemment,	   il	   faut	   y	   ajouter	   les	   cartes	  

d’identité,	  le	  livret	  de	  famille,	  qui	  existe	  en	  France	  
(depuis	  1877),	  en	  Allemagne	  (Familienbuch	  entre	  
1957-‐2009),	  en	  Suisse	  (remplacé	  par	   le	  certificat	  
de	   famille	   depuis	   2005),	   le	   livret	   militaire...	  Les	  
registres	   paroissiaux	   datent	   généralement	   du	  
début	  du	  XVIe	  siècle	  (début	  XVIIe	  en	  Alsace)	  dans	  
les	  trois	  pays	  cités.	  Tous	  les	  registres,	  notamment	  
les	   paroissiaux,	   exigent	   une	   excellente	  
connaissance	   en	   paléographie	   en	   latin,	   français,	  
allemands	   gothiques	   dans	   le	   cadre	   du	   présente	  
étude.	  
D’autres	  données,	  comme	  ceux	  de	  la	  mémoire	  

familiale,	   des	   recensements,	   des	   écrits,	   doivent	  
faire	   l’objet	   de	   vérification	   dans	   les	   actes	  :	   en	  
effet,	   leur	   véracité	   demande	   à	   être	   confirmer	  
sinon	   elles	   ne	   peuvent	   être	   considérées	   comme	  
des	  sources	  complémentaires.	   Il	   en	  est	  de	  même	  
des	   «	  copier-‐coller	  »	   depuis	   des	   sites	   WEB	   (voir	  
Emig,	   2014)	  :	   ils	   sont	   la	   cause	   de	   nombreuses	  
erreurs	  et	  de	  leur	  multiplication.	  

1	  -‐	  Actes	  
C’est	   dans	   les	   registres	   qu’il	   faut	   aller	   puiser	  

les	  données	  :	  ils	  sont	  ceux	  des	  paroisses,	  de	  l’état-‐
civil,	   et	   aussi	   des	   notaires.	   Les	   actes	   sont	   les	  
seules	   sources	   permettant	   d’établir	   naissance	   et	  
identité,	  mariage	  et	  décès.	   Ils	   sont	   généralement	  
numérotés,	   ainsi	   que	   les	   registres.	   Les	   registres	  
paroissiaux	   datent	   généralement	   du	   début	   du	  
XVIe	   siècle	   (début	  XVIIe	   en	  Alsace	  ;	   1353	  dans	   le	  
canton	  de	  Berne)	  dans	  les	  trois	  pays	  cités,	  tandis	  
que	   les	   ceux	   de	   l’état-‐civil	   ont	   été	  mise	   en	   place	  
en	   1792	   en	   France,	   à	   partir	   de	   1871	   en	  
Allemagne1,	  et	  en	  1876	  en	  Suisse	  (voir	  ci-‐dessous	  
chapitre	  «	  Nom	  de	  Famille	  »).	  
Outre	   une	   excellente	   connaissance	   paléo-‐

graphique	  de	   la	   langue	  dans	   laquelle	  un	  acte	   est	  
écrit,	  à	  la	  main	  :	  il	  faut	  souvent	  temps	  et	  patience,	  
car	  des	  erreurs	  de	  lecture	  sont	  toujours	  possibles.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  La	  consultation	  des	  registres	   implique	  de	  connaître	  
la	  lecture	  de	  l'allemand	  gothique.	  La	  Deutsche	  Republik	  
autorise	  chaque	  Land	   à	   légiférer	  souverainement,	  dès	  
lors	   les	   règles	   relatives	   à	   l'état-‐civil	   peuvent	   varier	  
d'un	  Land	  à	  un	  autre.	  	  
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La	   notion	   même	   d’orthographe	   est	   récente,	   elle	  
n’a	  donc	  pas	  le	  même	  sens	  pour	  les	  gens	  du	  XVIIIe	  
siècle	  ou	  antérieur,	  notamment	  pour	  les	  noms	  de	  
famille.	  On	  se	  retrouve	  donc	  souvent	  confronté	  à	  
des	   difficultés	   qui	   peuvent	   non	   seulement	   nous	  
bloquer	   mais,	   plus	   gênant,	   nous	   induire	   en	  
erreur.	  
Au	   cours	   du	   temps,	   les	   actes	   se	   sont	   enrichis	  

des	  données	  de	  plus	  en	  plus	  complètes	  :	  
• Un	  acte	  de	  naissance	  comporte	  la	  date,	  le	  lieu	  
et	   l’heure	   de	   la	   naissance,	   nom	   et	   prénom(s)	  
de	   l’enfant	   et	   mentionne	   nom,	   prénom(s),	  
domicile,	   parfois	   l’âge	   et	   le	   lieu	   d’origine	   des	  
parents	   et	   des	   témoins,	   et	   leur	   profession.	  
C’est	   le	   seul	   document	   officiel	   attestant	   de	   la	  
naissance	  -‐	  donc	  de	  l’identité	  -‐	  d’une	  personne	  
(voir	   ci-‐dessous	   les	   paragraphes	   NOM	   et	  
PRENOM).	  

• -‐	  Les	  Mentions	  marginales	  en	  France	  sont	  des	  
références	   sommaires	   portées	   en	   marge	   de	  
l'acte	  de	  naissance	  signalant	  des	  modifications	  
de	   l'état-‐civil	   (mariage,	   divorce,	  
reconnaissance,	   décès...).	   Voir	  
https://www.service-‐public.fr/.	   Elles	   ont	   été	  
mises	   en	   place	   à	   partir	   de	   1897	   pour	   le	  
mariage,	  le	  décès	  en	  1946	  -‐	  dès	  1804,	  pour	  la	  
reconnaissance	   d’un	   enfant	   naturel	   par	   son	  
géniteur.	  

• Un	   acte	   de	   mariage	   atteste	   de	   la	   situation	  
maritale	   des	   époux	   :	   y	   figurent	   les	   noms	   et	  
prénom(s)2	  souvent	  restreint	  à	  l’usuel,	  profes-‐
sions,	  dates	  et	  lieux	  de	  naissance	  des	  mariés	  ;	  
s’y	   ajoutent	   les	   nom,	   prénoms,	   profession,	  
domicile,	   souvent	   leur	   âge	   ou	   leur	   décès,	   des	  
parents	   et	   ceux	   des	   quatre	   témoins,	   souvent	  
leur	   parenté	   avec	   les	   mariés.	   Il	   peut	   aussi	  
comporter	   un	   mariage	   antérieur	   d’un	   des	  
mariés,	   la	   reconnaissance	   d’un	   enfant,	   l’exis-‐
tence	   d’un	   contrat	   de	   mariage	   devant	   notai-‐
re…	   Une	   erreur	   dans	   l’écriture	   d’un	   nom	   ou	  
prénom	  n’a	  aucune	  conséquence	  sur	  l’identité	  
de	   la	   personne	   ou	   écriture	   de	   son	   nom	  
puisque	  seul	  son	  acte	  de	  naissance	  fait	  foi.	  

• Un	  acte	  de	  décès	  est	  établi	  lors	  du	  décès	  d'une	  
personne	   :	   y	   figurent	   nom	   et	   prénom	  
(généralement	   usuel),	   âge,	   profession	   du	  
décédé	  et	  ceux	  de	  deux	  témoins,	  avec	  leur	  âge	  
et	  profession,	  parfois	  avec	  les	  liens	  de	  parenté.	  
Même	  remarque	  que	  ci-‐dessus	  en	  cas	  d’erreur	  
d’écriture	  du	  nom	  –	  la	  vérification	  de	  l’acte	  de	  
naissance	  est	  indispensable.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	   Nom	   et	   prénom(s)	   tels	   qu’ils	   figurent	   sur	   l’acte	   de	  
naissance	   pour	   chacun	   des	   mariés	   (sauf	   erreur	   de	  
transcription	   –	   dans	   ce	   cas	   se	   référer	   à	   l’acte	   de	  
naissance	  pour	  l’écriture	  exacte).	  

• Les	   Tables	   décennales,	   depuis	   1793	   en	  
France,	   sont	   des	   listes	   par	   communes	   qui	  
recensent	   les	   naissances,	   mariages	   et	   décès,	  
classées	   par	   ordre	   alphabétique	   des	  
patronymes	   sur	   une	   période	   de	   10	   ans,	  
généralement	  de	  1793	  –	  1802,	  etc.	  

Date	  d’un	  acte	  
En	   France,	   les	   actes	   de	   naissance	   et	   de	   décès	  

portent	   la	   date	   de	   l’établissement	   de	   l’acte	  :	   la	  
date	   exacte	   de	   naissance	   ou	   de	   décès	   est	  
mentionné	  dans	  l’acte,	   il	  peut	  y	  avoir	   jusqu’à	  3-‐5	  
jours	   de	   différence.	   En	   revanche,	   un	   acte	   de	  
mariage	   est	   établi	   le	   jour	   même	   du	   mariage	   et	  
devient	  définitif	  dès	   la	  signature	  des	  conjoints	  et	  
des	  témoins	  à	  la	  fin	  de	  la	  cérémonie.	  

Adoption	  du	  calendrier	  Grégorien	  
Le	   calendrier	   Julien	   est	   un	   calendrier	   solaire	  

utilisé	   dans	   la	   Rome	   antique,	   introduit	   par	   Jules	  
César	  en	  46	  av.	  J.-‐C.	  pour	  remplacer	  le	  calendrier	  
romain	   républicain.	   Il	   subira	  plusieurs	   révisions.	  
Il	   a	   été	   employé	   en	   Europe	   jusqu'à	   son	  
remplacement	   par	   le	   calendrier	   (catholique)	  
Grégorien	  (Fig.	  1).	  Il	  reste	  utilisé	  dans	  la	  Républi-‐
que	   monastique	   du	   mont	   Athos,	   ainsi	   que	   par	  
cinq	  Églises	  orthodoxes	  :	  de	  Jérusalem,	  de	  Russie,	  
de	   Géorgie,	   de	   Macédoine,	   de	   Serbie	  ;	   et	  
marginalement	   par	   plusieurs	   régions	   du	  
Maghreb,	  surtout	  Berbères	  en	  Afrique	  du	  Nord	  et	  
dans	  le	  calendrier	  «	  rûmi	  »	  en	  Turquie.	  
La	   recherche	   dans	   les	   registres	   paroissiaux	  

avant	   1700	   doit	   prendre	   en	   compte	   la	   date	  
d'adoption	  du	  calendrier	  catholique	  Grégorien.	  Si	  
celle-‐ci	   se	   fit	   généralement	   entre	   1583	   et	   1603	  
dans	   les	   régions	   catholiques,	   les	   paroisses	  
protestantes	   se	   rebiffèrent,	   car	   imposée	   par	   le	  
Vatican	  :	   en	   maintenant	   le	   calendrier	   Julien	  
jusque	  vers	  1681	  à	  1700	  selon	  les	  paroisses	  (Fig.	  
1),	  elles	  voulaient	  aussi	  distinguer	  entre	  les	  fêtes	  
religieuses	   protestantes	   et	   catholiques.	   Une	  
différence	   d’environ	   10-‐12	   jours	   peut	   donc	  
intervenir,	   d’autant	   que	   les	   logiciels	   français	  
comme	   Heredis	   imposent	   la	   date	   catholique	  
française	  de	  1583.	  

2	  -‐	  Localités	  
Il	  est	  impératif	  d’indiquer	  la	  localité	  où	  un	  acte	  	  

a	   été	   établi3.	   C’est	   son	   nom	   actuel	   qui	   doit	   être	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	   Une	   paroisse	   pouvant	   regrouper	   plusieurs	   villages,	  
dans	   ses	   registres	   l’acte	   mentionne	   la	   localité	   quand	  
elle	  est	  distinct	  du	  lieu	  où	  se	  trouve	  le	  registre.	  
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Fig.	  1.	  Année	  d'adoption	  du	  calendrier	  Grégorien	  selon	  les	  pays	  et	  les	  paroisses	  qui	  peuvent	  concerner	  nos	  
généalogies.	  C	  =	  catholique,	  P	  =	  protestant.	  Les	  registres	  n’indiquent	  que	  rarement	  le	  calendrier	  utilisé.	  

	  
indiqué	   afin	  de	   savoir	   où	   consulter	   l’acte	  mis	   en	  
source.	   Cela	   n’est	   pas	   toujours	   possible	   et	   peut	  
demander	   des	   recherches	   fastidieuses	   pour	   à	   la	  
fois	   localiser	   un	   lieu,	   notamment	   dans	   des	   actes	  
anciens	  ou	  étrangers,	  et	  trouver	  le	  nom	  actuel.	  On	  
peut	   prendre	   comme	   exemple	   des	   ancêtres	   nés	  
en	   Prusse	   orientale	   dont	   les	   localités	   se	   distri-‐
buent	   aujourd’hui	   entre	   Pologne,	   Russie	   et	  
Lituanie.	  
Récemment	  depuis	  quelques	  décennies,	  il	  y	  eu,	  

et	   il	   y	   aura,	   des	   restructurations	   administratives	  
dans	   les	   divers	   niveaux	   hiérarchiques	  
territoriaux,	  notamment	  dans	  des	  regroupements	  
de	  communes	  dans	  les	  différents	  pays	  européens.	  
La	   citation	   d’une	   commune	   nécessite	   ainsi	   une	  
attention	   particulière,	   surtout	   quand	   l’acte	  
concerné	  remonte	  à	  un	  ou	  plusieurs	  siècles	  (voir	  
exemple	  dans	  le	  paragraphe	  France	  ci-‐dessous).	  
La	   toponymie,	   en	   tant	   qu’étude	   linguistique	  

des	   noms	   de	   lieux,	   est	   une	   excellente	   aide	   pour	  
nommer	  correctement	  un	   lieu,	  car	  un	  même	   lieu	  
peut	   changer	   de	   nom	   selon	   la	   langue	   utilisée	  
et/ou	  dans	  le	  temps	  selon	  l’Etat	  de	  rattachement.	  
Pour	  localiser	  une	  commune,	  il	  y	  a	  deux	  codes	  

possibles	   qui	   permettent	   de	   la	   situer	   de	   façon	  
précise.	  Nous	  prendrons	  un	  exemple	  récent	  dans	  
chacun	   des	   trois	   pays.	   A	   noter	   que	   les	  
codifications	  peuvent	  être	  révisées	  dans	  le	  temps.	  
Chaque	   pays	   ayant	   une	   structure	   et	   des	  
subdivisions	   administratives	   spécifiques,	   ses	  
communes	   sont	   classifiées	   différemment.	  
Néanmoins,	   l’indication	   de	   l’un	   des	   deux	   codes	  
est	   indispensable,	  car,	  en	  étant	  unique,	   il	  permet	  
de	  situer	  géographiquement	  une	  commune	  ou	  de	  
distinguer	  deux	  communes	  portant	  le	  même	  nom.	  
Les	   logiciels	   adaptés	   à	   la	   généalogie	   européenne	  
intègrent	  parfaitement	  ces	  différences.	  

Les	   registres	   d’une	   paroisse	   peuvent	   couvrir	  
plusieurs	  communes	  :	  il	  convient	  donc	  d’indiquer	  
la	   commune	   dans	   laquelle	   l’événement	   a	   eu	   lieu	  
et	   aussi	   la	   religion	   afin	   de	   pouvoir	   retrouver	   le	  
registre.	   Le	   baptême	   lui	   peut	   avoir	   lieu	   dans	  
l’église	  où	  se	  trouve	  le	  registre	  paroissial.	  

France	  
La	  codification	  des	  communes	  est	  nationale.	  Il	  

en	   existe	   deux	  codes	  :	   un	   code	   officiel	  
géographique	   (COG)	   de	   l’Institut	   national	   de	   la	  
statistique	   et	   des	   études	   économiques	   (INSEE)	  
(Tableau	   1),	   indispensable	   pour	   des	   recherches	  
géographiques,	   notamment	   sur	   le	   cadastre	   il	   est	  
unique	   pour	   chaque	   commune	  ;	   et	   un	   code	  
postal4.	   Avec	   le	   statut	   de	   commune	   associée,	  
institué	  par	  la	  loi	  du	  16	  juillet	  1971,	  les	  fusions	  et	  
regroupements	   de	   communes	   ont	   commencé	   et	  
un	   nouvel	   essor	   a	   été	   donné	   dans	   les	   années	  
2010.	   Comme	   exemple	  :	   Oberbetschdorf	   et	  
Niederbetschdorf	   ont	   fusionné	   en	   1971,	   rejoints	  
le	  1er	  juillet	  1972	  par	  les	  villages	  de	  Kuhlendorf,	  
Reimerswiller	   et	   Schwabwiller	   en	   une	   seule	  
commune	  Betschdorf	  –	  code	  COG	  =	  67399	  et	  code	  
postal	  =	  67660.	  A	  partir	  de	  ces	  dates,	   il	  n’ya	  plus	  
qu’un	  seul	  registre	  d’état-‐civil	  à	  Betschdorf,	  mais	  
auparavant	   chacune	   de	   ces	   communes	   à	   ses	  
propres	  registres.	  
En	   généalogie,	   on	   mentionnera	   au	   moins	  :	  

Kauffenheim	  67231	  ou	  67480,	  Région	  Grand	  Est,	  
France	  –	  deux	  premiers	  chiffres	  67	  sont	  ceux	  du	  
département	  ici	  le	  Bas-‐Rhin.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	   En	   France,	   la	   loi	   sur	   les	   nom	   et	   prénoms	   du	   6	  
fructidor	   an	   II	   est	   toujours	   en	   vigueur	   (Convention	  
Nationale,	  1794).	  
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Tableau	  1.	  France.	  A.	  Codes	  communaux	  et	  hiérarchie	  
administrative	   territoriale	   de	   Kauffenheim	   comme	  
exemple.	  B.	   les	  communes	  partageant	  le	  même	  code	  
postal	   et	   leur	   COG	   respectif	   et	   C.	   leur	   localisation	  
géographique	  (voir	  aussi	  Googlemap)	  

Code	  COG	  :	  Kauffenheim	  67231	  

Communauté	  de	  communes	  du	  Pays	  Rhénan	  

(numéro	  fiscal	  :	  200041325)	  

Canton	  de	  Bischwiller	  (N°1)	  

Arrondissement	  de	  Haguenau	  

Département	  du	  Bas	  Rhin	  (code	  67)	  

Région	  Grand	  Est	  (depuis	  2015)	  

Code	  postal	  :	  F-‐67480	  Kauffenheim	  

A	  

Code	  
postal	  

Commune	  
COG	  
Insee	  

67480	   Roppenheim	   67409	  
67480	   Forstfeld	   67140	  
67480	   Roeschwoog	   67405	  
67480	   Rountzenheim	   67418	  
67480	   Kauffenheim	   67231	  
67480	   Leutenheim	   67264	  
67480	   Fort-‐Louis	   67142	  
67480	   Neuhaeusel	   67319	  
67480	   Auenheim	   67014	  

B	  

	  
C	  

Suisse	  
En	   Suisse,	   ce	   n’est	   pas	   le	   lieu	   de	   naissance,	  

mais	   le	   lieu	  d’origine	  de	   la	   famille	   (ou	  Bürgerort	  
ou	  Heimatort),	  qui	   sert	  de	  point	  de	  départ	  d’une	  
étude	   généalogique	   en	   Suisse.	   C’est	   au	   lieu	  
d’origine	   que	   sont	   répertoriés	   les	   descendants	  
d’un	  ancêtre	  et	   sa	   famille	  :	   ce	   lieu	  est	  mentionné	  
explicitement	   dans	   des	   documents	   qui	  
contiennent	  un	  indice	  concernant	  le	  lieu	  d’origine	  
de	   votre	   ancêtre	   (passeport,	   acte	   d’origine,	   acte	  
de	   famille,	   livret	   de	   famille,	   acte	   de	   naissance,	  
acte	   de	  mariage,	   livret	   de	   service	  militaire,	   etc.).	  
Les	   ancêtres	   disposaient	   d’armoiries	   qui	   sont	  
inventoriées	   en	   Suisse	   et	   qui	   permettent	   de	  
distinguer	   les	   familles	   et	   leur	  Bürgerort.	   C’est	   le	  
cas	   de	   ma	   famille	   maternelle	   Schürch,	   dont	   le	  
Bürgerort	   est	   Sumiswald	   (Tableau	   2)	  :	   environ	  
une	   vingtaine	   de	   lignées	   Schürch	   sont	  
répertoriées	   ayant	   parfois	   des	   lieux	   d’origine	  
proches	  mais	   sans	  aucun	   lien	  de	  parenté	  et	  avec	  
des	  armoiries	  différentes.	  
L'Office	   Fédéral	   de	   la	   Statistique	   (OFS)	   attri-‐

bue	   un	   numéro	   à	   chaque	   commune	   et	   établit,	  
gère	  et	  publie	  le	  répertoire	  officiel	  des	  communes	  
de	  Suisse	  :	  dernière	  mise	  à	  jour	  en	  2017	  (Tableau	  
2).	   Le	   nombre	   de	   communes	   baisse	   constam-‐
ment	  :	   il	   était	   de	   3	  095	   en	   1960	   et	   de	   2	  255	   en	  
2017.	  
Tableau	   2.	   Suisse.	   A.	   Codes	   et	   hiérarchie	  
administrative	   territoriale	   de	   Sumiswald	   (comme	  
exemple).	   B.	   Armoiries	   de	   la	   famille	   Schürch	   de	  
Sumiswald	   (Bürgerort),	   canton	   de	   Berne.	   C.	  
Armoiries	  suisses	  de	  la	  famille	  Emch	  (devenus	  Emig	  
en	   Alsace)	   de	   Lüterswil	   (Bürgerort),	   canton	   de	  
Solothurn.	  

Code	  OFS	  0957	  Sumiswald	  
District	  :	  245	  Emmental	  
Canton	  :	  Bern	  (région	  :	  Espace	  Mittelland)	  
Code	  postal	  :	  CH-‐3454	  

A	  

	  	  	  	  	  	   	  
B	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  C	  

En	   généalogie,	   on	   mentionnera	   au	   moins	  
ainsi	  :	  Sumiswald	  0957	  ou	  3454,	  canton	  de	  Berne,	  
Suisse.	  
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Allemagne	  
La	   réforme	   territoriale	   et	   administrative	   (Fig.	  

2)	   a	   commencé	   dès	   1970	   jusqu’en	   2005,	   et	   a	  
conduit	   à	   un	   large	   regroupement	   communal,	  
passant	  de	  plus	  de	  30000	  à	  12196	  communes.	  
Tableau	   3.	   Allemagne.	   Codes	   et	   hiérarchie	  
administrative	   territoriale	   de	   Biberach	   (comme	  
exemple)	   -‐	   c'est	   de	   ce	   bourg	   que	   ma	   famille	  
Wohlhüter	   est	   originaire	   et	  dont	   elle	   a	   émigré	  pour	  
Kauffenheim.	  

Code	  AGS	  :	  08	  3	  17	  011	  Biberach	  
08	  Land	  :	  Baden-‐Württemberg	  
3	  Regierungsbezirk	  (Discrit)	  :	  Freiburg	  
17	  Region	  (Arrondissement)	  :	  Ortenau	  
Verwaltungsgemeinschaft	  (Communauté	   de	  

communes)	  :	  Zell	  am	  Harmersbach	  
011	  Gemeinde	  (Commune)	  :	  Biberach	  
Code	  postal	  (Postleitzahlen)	  :	  D-‐77781	  Biberach	  
	  
Le	   Amtliche	   Gemeindeschlüssel	   (AGS)	   =	   Code	  

Officiel	   Communal,	   comprend	   un	   code	   à	   8	  
chiffres,	  qui	  est	  donné	  dans	   l'exemple	  ci-‐dessous	  
(Tableau	  3).	  Néanmoins	  il	  y	  a	  diverses	  catégories	  
comme	  le	  montre	  la	  figure	  2.	  Pour	  l’exemple	  cité,	  

on	   mentionnera	   en	   généalogie	   au	   moins	  :	  
Biberach	   08317011	   ou	   77781,	   District	   Freiburg,	  
Bade-‐Wurtemberg,	  Allemagne.	  

3	  -‐	  Citation	  des	  sources	  
Les	   actes	   sont	   généralement	   numérotés	   et	  

tous	  les	  registres	  possèdent	  une	  codification	  qu’il	  
convient	   de	   relever	   avec	   le	   nom	  de	   la	   commune	  
afin	   de	   pouvoir	   retrouver	   l’acte	   (en	   ligne).	  Par	  
exemple	  dans	   les	   Archives	   Départemantales	   du	  
Bas-‐Rhin	  :	  
• Wohlhüter	   Andreas,	   né	   4	   novembre	   1727	   à	  
Kauffenheim	  :	   Registre	   Paroissial	   protestant	  
BMS	  1644-‐1737	  -‐	  3	  E	  230/1	  -‐	  p.	  46	  	  

• Wohlhüter	   Philippe,	   né	   5	   mai	   1843	   à	  
Rittershoffen	  :	   -‐	   Registre	   d’état	   civil	   de	  
naissances	  1843	  –	  4	  E	  404/3	  -‐	  p.	  6	  n°	  16	  

Á	   quelques	   exceptions	   près,	   tous	   les	   départe-‐
ments	   français	   ont	   leurs	   registres	   paroissiaux	   et	  
d’état-‐civil,	  parfois	  les	  actes	  paroissiaux	  et	  d’état-‐
civil,	   parfois	   les	   actes	   notariés	   anciens,	   en	   open	  
access	   dans	   les	   sites	   WEB	   de	   leurs	   Archives	  
départementales,	   sises	   au	   chef-‐lieu	   du	  
département	   concerné,	   où	   sont	   consultables	   les	  
registres	  non	  en	  ligne.	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  Fig.	  2.	  L'organisation	  administrative	  territoriale	  actuelle	  de	  l'Allemagne	  

(d'après	  Administrative	  Gliederung	  Deutschlands).	  
	  
	  

Nota	  :	   la	   mention	   de	   l’adresse	   web	   (url	   en	  
anglais)	   d’un	   acte	   en	   ligne	   est	   à	   éviter,	   car	   non	  
pérenne	   dans	   le	   temps.	  Une	   réactualisation	   d’un	  
site	   web	   départemental	   entraîne	   souvent	   sa	  
réorganisation,	   rendant	   caduque	   (lien-‐mort)	   les	  
adresses	  mentionnées.	  

Nom	  de	  Famille	  

Dans	   tous	   les	   pays	   d'Europe,	   à	   l'exception	   de	  
pays	   slaves,	   le	   nom	   de	   famille,	   généralement	   le	  
patronyme	   (le	   nom	  du	   père),	   indique	   la	   filiation	  
et	  l'appartenance	  à	  une	  famille	  donnée	  depuis	  sa	  
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création	  au	  cours	  du	  XIe-‐XIIe	  siècle	  :	  il	  est	  la	  partie	  
d'un	   nom	   de	   personne	   qui	   est	   transmise	   à	   un	  
enfant	  par	   l'un	  de	  ses	  parents,	  ou	  les	  deux,	  selon	  
les	   règles	   et	   coutumes	   en	   vigueur.	   Le	   nom	   de	  
famille	   est	   en	   usage	   dans	   de	   nombreuses	  
cultures,	  chacune	  ayant	  ses	  propres	  règles	  quant	  
à	   son	   utilisation.	   Historiquement,	   le	   nom	   est	   né	  
de	   l'usage.	   C'est	   d'abord	   une	   institution	   sociale	  
avant	  d'être	  juridique.	  
Le(s)	   prénom(s)	   (dans	   l'ordre	   mentionné)	   et	  

le	  nom	  de	  famille	  forment	  le	  nom	  légal	  ou	  le	  nom	  
officiel	  d'une	  personne	  physique,	   tels	  qu'il	   figure	  
dans	  l’acte	  de	  naissance	  du	  registre	  de	  l’état	  civil	  
et	   auparavant	   dans	   les	   registres	   paroissiaux	   qui	  
remontent	   au	   Moyen-‐Âge	   et	   dans	   les	   actes	  
«	  notariés	  »	   dès	   le	   IXe	   siècle.	   Nom	   et	   prénom(s)	  
doivent	  être	  transcrits	  sans	  aucune	  traduction,	  ni	  
altération,	  ni	  abréviation.	  
La	  filiation	  a	  une	  première	  conséquence	  :	  toute	  

personne	   conserve	   son	   nom	   de	   famille	   et	   ne	   le	  
perd	  pas	  par	  mariage,	  et	  une	  seconde	  qui	  fait	  que	  
chacun	  est	   fier	  de	   son	  nom	  de	   famille	   et	   veille	   à	  
son	   maintien	   écrit	   sans	   altération	   en	   respect	   à	  
l'appartenance	   à	   une	   famille	   qui	   existe	   depuis	  
plusieurs	  siècles.	  En	  Europe,	  la	  majorité	  des	  pays	  
assigne	   l’identité	   d’une	   personne	   au	   seul	   acte	  
officiel	   de	   naissance	   et	   à	   lui	   seul.	   Ce	   fait	   est	  
souvent	   rapporté	   au	   seul	   Code	   Napoléonien,	  
promulgué	   le	  21	  mars	  1804	   (30	  ventôse	  an	  XII),	  
par	   Napoléon	   Bonaparte.	   Pourtant,	   en	   France,	  
c’est	   la	   loi	   du	   1792	   qui	   instaure	   les	   registres	  
d’Etat-‐Civil	   et	   qui	   fixe	   aussi	   définitivement	  
l’écriture	  des	  patronymes	  (nom	  du	  père).	  Lors	  du	  
mariage,	   chacun	   des	   époux	   conserve	   son	   nom	   –	  
celui	  de	  son	  identité	  de	  naissance	  –	  dans	  tous	  les	  
documents	   officiels.	   En	   Allemagne	   et	   en	   Suisse,	  
l’épouse,	   voire	   l’époux,	   peut	   maintenant	   opter	  
pour	   le	   nom	  du	   conjoint	   ou	   pour	   les	   deux	   noms	  
accolés	   en	   Allemagne.	   En	   cas	   d’un	   conjoint	  
étranger,	   les	   règles	   du	   pays,	   où	   a	   eu	   lieu	   le	  
mariage,	  qui	  s’appliquent.	  
Nombre	   de	   familles	   possédaient	   leur	   blason,	  

aujourd’hui	  oublié	  ou	  perdu.	  En	  effet,	  l'héraldique	  
s'est	  développée	  au	  Moyen	  Âge,	  vers	  le	  XIIe	  siècle,	  
dans	  toute	  l'Europe	  comme	  un	  système	  cohérent	  
d'identification	   non	   seulement	   des	   personnes,	  
mais	   aussi	   en	   partie	   des	   lignées	   (le	   blason	  
pouvant	  être	  transmis	  par	  héritage	  en	  traduisant	  
le	   degré	   de	   parenté)	   et	   des	   collectivités	  
humaines,	   ce	   qui	   en	   fait	   un	   système	  
emblématique	   unique	   en	   un	   temps	   où	   la	  
reconnaissance	   et	   l'identification	   passaient	  
rarement	   par	   l'écrit.	   Elle	   s'est	   rapidement	  
diffusée	  dans	  l'ensemble	  de	  la	  société	  occidentale	  
:	   clercs,	   nobles,	   bourgeois,	   paysans,	   femmes,	  
communautés…	   Ensuite,	   on	   s'en	   est	   également	  

servi	   pour	   représenter	   des	   corporations	   de	  
métiers,	   des	   villes	   et	   plus	   rarement	   des	   régions,	  
des	  pays.	  
L’ascendance	  est	  souvent	  restreinte	  à	  la	  lignée	  

patronymique	   en	   omettant	   la	   lignée	  
matronymique.	   En	   Europe,	   les	   lignées	  
matronymiques	   ne	   posent	   pas	   de	   problème,	   car	  
chaque	   personne,	   célibataire	   ou	   mariée,	   garde	  
son	   identité	   officiellement	   depuis	   l’acte	   de	  
naissance	   jusqu’à	   son	   décès	  et	   la	   pierre	   tombale	  
l’atteste,	   même	   pour	   une	   épouse.	   Aux	   USA,	   la	  
«	  tradition	  »	   empêche	   très	   souvent	   de	  
reconstruire	  des	  lignées	  maternelles	  en	  l’absence	  
du	   nom	   de	   famille	   de	   l’épouse	   devenu	   celui	   de	  
l’époux,	   jusque	   sur	   la	   pierre	   tombale.	   Dans	   le	  
meilleur	  des	  cas,	   le	  nom	  est	  donné	  après	   le	  nom	  
du	  mari,	  parfois	  entre	  parenthèse	  ou	  précédé	  de	  
formerly	  (auparavant)	  !	  
Parce	  que	  le	  nom	  de	  famille	  se	  restreint	  à	  une	  

lignée	  patronymique,	  on	  constate	  une	  tendance	  à	  
considérer	  que	   la	  parenté	   est	   acquise	   entre	   tous	  
ceux	  portant	   le	  même	  nom	  de	   famille,	   ce	  qui	   est	  
une	   erreur	   dans	   laquelle	   un	   généalogiste	   averti	  
sait	  ne	  pas	  tomber.	  Pourtant	  il	  existe	  des	  sites	  de	  
généalogie	   et	   des	   associations	   regroupant	   les	  
porteurs	   du	  même	   nom	   de	   famille,	   ce	   qui	   outre	  
une	   aide	   technique	   dans	   les	   recherches	   et	   un	  
regroupement	   de	   données,	   n’offre	   aucun	   intérêt	  
du	  point	  de	  vue	  généalogie.	  

France	  
La	   Révolution	   française	   par	   le	   décret	   de	  

l'Assemblée	   nationale	   du	   20	   septembre	   1792	  
instaure	   les	   registres	   d’état-‐civil.	   Puis,	   les	   noms	  
de	  famille5	  sont	  définitivement	  fixés	  par	  la	  loi	  du	  
6	   fructidor	  an	   IV	   (23	  août	  1794),	  dont	   l’article	  1	  
stipule	  :	  «	  Aucun	  citoyen	  ne	  pourra	  porter	  de	  nom	  
ni	  de	  prénom	  autres	  que	  ceux	  exprimés	  dans	  son	  
acte	   de	   naissance:	   ceux	   qui	   les	   auraient	   quittés	  
seront	   tenus	  de	   les	  reprendre.	  »	  Ces	  décret	  et	   loi	  
sont	   pourtant	   souvent	   rapportés	   au	   seul	   «	  Code	  
civil	  des	  Français	  »	  qui	  est	  promulgué	  le	  21	  mars	  
1804	   (30	   ventôse	   an	   XII).	   Il	   sera	   appelé	  
usuellement	   «	  Code	   Napoléonien6	  »	   à	   partir	   de	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	   Pour	   changement	   pour	   motif	   légitime,	   toute	  
personne	  peut	  demander	  à	  changer	  de	  nom	  de	  famille	  
lorsqu'elle	   a	   un	   intérêt	   légitime.	   Le	   changement	   de	  
nom	   est	   accordé	   par	   le	   ministre	   de	   la	   justice.	   La	  
procédure	   nécessite	   une	   publication	   au	   Journal	  
officiel.	  
6	   Ce	   Code	   a	   été	   introduit	   dans	   presque	   tous	   les	  
territoires	   annexés	   ou	   intégrés	   dans	   l’Empire	   ou	   qui	  
étaient	   sous	   dépendance	   française.	   Il	   a	   ensuite	   subit	  
des	  modifications,	   voire	   son	   abolition	  dans	   les	   divers	  
pays	  concernés.	  
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18077.	  Cependant	  de	  légères	  variations	  orthogra-‐
phiques	   seront	   encore	   observées	   jusqu'entre	  
1875	  et	  1877,	  à	   l'occasion	  de	   l'émission	  des	  pre-‐
miers	   livrets	   de	   famille.	   L'arrivée	   d'une	   infor-‐
matisation	   mal	   maîtrisée	   dans	   les	   années	   1980	  
fera	   également	   varier	   quelques	   orthographes	   en	  
supprimant	  indûment	  les	  signes	  diacritiques.	  
Aujourd’hui,	  le	  Code	  civil	  français	  détermine	  le	  

statut	  des	  personnes	  de	  nationalité	   française,	   de	  
leurs	   familles	   et	   de	   leurs	   relations	   selon	   l’article	  
75	   de	   la	   Constitution	   de	   1958	   de	   la	   République	  
Française.	   Le	   nom8	   tel	   qu’il	   est	   mentionné	   dans	  
l’acte	  de	  naissance	  est	  définitivement	  acquis	  pour	  
tout	  Français	  durant	  toute	  sa	  existence.	  
Depuis	   la	   loi	   n°	   2003-‐516	   du	   18	   juin	   2003	  

relative	   à	   la	   dévolution	   du	   nom	   de	   famille,	   la	  
transmission	   du	   nom	   de	   famille	   ne	   fait	   plus	  
aucune	   distinction	   entre	   le	   nom	   de	   la	   mère	   et	  
celui	  du	  père.	  L'enfant	  peut	  recevoir	  aussi	  bien	  le	  
nom	  de	  l'un	  que	  le	  nom	  de	  l'autre,	  voire	  les	  deux	  
noms	   accolés	   dans	   l'ordre	   choisi	   par	   les	   parents	  
ou	  dans	  l'ordre	  alphabétique	  par	  décision	  du	  juge	  
lorsque	   les	   parents	   ne	   se	   mettent	   pas	   d'accord	  
sur	  l'ordre.	  
Comme	  dans	   les	  pays	   latins	   catholiques,	  dans	  

un	   contexte	   formel	   ou	   administratif	   (officiel),	   le	  
nom	   de	   famille	   précède	   le(s)	   prénom(s)	  
marquant	  la	  prédominance	  de	  l’appartenance	  à	  la	  
famille,	  tandis	  que	  dans	  l’usage	  quotidien	  c’est	   le	  
prénom	  qui	   se	  met	   avant	   le	   nom.	  En	   généalogie,	  
c’est	   évidemment	   le	   contexte	   officiel	   qu’il	   faut	  
prendre	  en	  compte.	  

Allemagne	  
Le	  mouvement	  de	  codification	  fut	  entrepris,	  au	  

XVIIIe	  siècle,	  avec	   le	  Code	  bavarois	  de	  1756	  et	   le	  
Code	  civil	  prussien	  de	  1794,	  et	  reçut	  sa	  principale	  
impulsion	   du	   Code	   Napoléon,	   qui	   demeura	   en	  
vigueur	  au	  XIXe	   siècle	  dans	   la	  plus	  grande	  partie	  
de	   l'Allemagne	  occidentale,	   y	   compris	   l'Alsace	   et	  
la	   Westphalie.	   Comme	   lors	   de	   la	   codification	  
française	   (1804),	   on	   désirait,	   en	   Allemagne,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	   Le	   Code	   civil	   des	   français	   est	   complétée	   par	  
l'adoption	   d'un	   code	   procédure	   civile	   en	   1806,	   d'un	  
code	   de	   commerce	   en	   1807,	   d'un	   code	   d'instruction	  
criminelle	  en	  1808	  et	  d'un	  code	  pénal	  en	  1810.	  Et	  c'est	  
en	   1807	   que	   le	   Code	   civil	   prend	   le	   nom	   de	   Code	  
Napoléon.	  
8	   Il	   ne	   faut	   pas	   confondre	   les	   règles	   du	   Savoir-‐vivre	  
avec	   les	   lois	  régissant	  personnes	  et	   familles.	  En	  Fran-‐
ce,	   on	   dira	   et	   écrira	   Monsieur	   et	   Madame	   Christian	  
Emig	   ou	  Madame	  Anne	  Emig,	  mais	   officiellement	   elle	  
est	  Anne	  Bouisson,	  épouse	  Emig	  ainsi	  mentionné	  dans	  
tous	   les	   documents	   officiels	  ;	   elle	   pourra	   signer	   Emig	  
ou	  Bouisson.	  

homogénéiser	   les	   juridictions	   disparates	   qui	  
régissaient	  les	  villes	  et	  les	  territoires.	  
C’est	   en	   1875	   que	   l’Empire	   allemand	   (2.	  

Deutsches	  Reich)	  a	   introduit	   l’état-‐civil	  et	  que	   les	  
noms	   de	   famille	   ont	   été	   fixés.	   L’identité	   d’une	  
personne	   s’écrit	   dans	   l’ordre	   suivant	   :	   prénom	   -‐	  
Vorname,	   2e	   prénom	   –	   Zwischenname,	   nom	   de	  
famille	   –	   Familienname.	   Les	   noms	   de	   famille	  
d'origine	  allemande	  sont	  des	  patronymes	  formés	  
dans	  les	  pays	  de	  langue	  ou	  de	  culture	  allemande,	  
attribués	   à	   une	   famille	   pour	   la	   distinguer	   des	  
autres	  familles	  composant	  un	  groupe	  social.	  	  
Le	  Bürgerliches	   Gesetzbuch	   (Code	   civil	  

allemand)	   a	   été	   promulgué	   le	   18	   août	   1896	   et	  
entra	   en	   vigueur	   dans	   l'Empire	   allemand	   le	   1er	  
janvier	  1900.	  

Suisse	  
A	  partir	   de	   1815,	   les	   cantons	   cherchèrent	   les	  

uns	   après	   les	   autres	   à	   unifier	   la	   tenue	   des	  
registres.	  Des	  officiers	  de	  l'état	  civil	  remplacèrent	  
pasteurs	   ou	   curés	   à	   partir	   de	   1830.	   Vers	   1848	  
cette	   pratique	   s'était	   officiellement	   régularisée	  
dans	   la	   plupart	   des	   cantons	   à	   l'exception	   de	  
Berne,	   Uri,	   Zoug,	   Solothurn,	   Saint-‐Gall,	   des	  
Grisons,	   du	   Tessin	   et	   du	   Valais.	   Ce	   n’est	   qu’en	  
1867	  que	   la	  Confédération	  Helvétique	  parvient	  à	  
imposer	   aux	   cantons	   un	   système	   normalisé	   de	  
présentation	   et	   de	   transmission	  des	   résultats	   au	  
Bureau	  fédéral	  de	  la	  statistique.	  
Le	  Code	  civil	  suisse	  du	  10	  décembre	  1907	  est	  

entré	  en	  vigueur	  le	  1er	  janvier	  1912	  (en	  allemand	  
Schweizerisches	   Zivilgesetzbuch).	   Le	   texte	  
codifiant	   les	   normes	   législatives	   du	   droit	   privé	  
suisse	  est,	  dans	  une	  certaine	  mesure,	  une	  œuvre	  
originale.	   L'influence	   française,	   dit	   le	   rapport	  
suisse,	   est	   aujourd'hui	   «	   réduite	   à	   quelques	  
vestiges	   ».	   Il	   a	   subi	   depuis	   une	   quarantaine	   de	  
modifications	   par	   actes	   législatifs.	   Il	   est	  
largement	  inspiré	  du	  Code	  civil	  allemand,	  qui,	  lui-‐
même,	   s'était	   fortement	   imprégné	   du	   Code	  
Napoléon.	  
Depuis	  le	  1er	  janvier	  2013	  :	  

• Il	   est	   permis	   à	   chaque	   époux	   de	   garder	   son	  
nom.	  Les	  deux	  époux	  peuvent	  aussi	  choisir	  de	  
porter	   le	   même	   nom	   de	   famille	   :	   le	   nom	   de	  
célibataire	   de	   la	   femme	   ou	   le	   nom	   de	  
célibataire	  de	  l’homme.	  Ces	  règles	  valent	  aussi	  
pour	  les	  couples	  de	  même	  sexe	  qui	  ont	  conclu	  
un	  partenariat	  enregistré.	  

• Les	  doubles	  noms	  tels	  que	  Dupont	  Morand	  ne	  
peuvent	  plus	  être	   formés	  par	  mariage.	  Si	  une	  
personne	   porte	   cependant	   déjà	   un	   double	  
nom,	  elle	  peut	  le	  conserver.	  

• Le	   nom	   d’alliance	   avec	   trait	   d’union,	   comme	  
par	   exemple	   Dupont-‐Morand,	   reste	   autorisé,	  
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mais	   il	   n’est	   pas	   un	   nom	   officiel	   et	   n'est	   pas	  
inscrit	   dans	   le	   registre	   de	   l'état	   civil,	   mais	   il	  
peut	   être	   utilisé	   au	   quotidien	   et	   figurer	   sur	  
demande	   sur	   la	   carte	   d’identité	   et	   dans	   le	  
passeport.	  

• Les	   enfants	   de	   parents	   mariés	   portent	  
automatiquement	  le	  nom	  de	  famille	  commun.	  

Quelques	  commentaires	  généalogiques	  
Les	   lois	   régissant	   l’identité	  d’une	  personne	   et	  

d’une	   famille	   dans	   un	   pays	   donné	   doivent	   être	  
connu	   du	   généalogiste,	   tout	   comme	   la	   langue	  
dans	   laquelle	   les	   actes	   sont	   écrits.	   Car,	   le	   point	  
important	   est	   de	   trouver	   les	   actes	   et	   les	   bons,	  
écrits	  en	   français,	  en	  allemand…,	  qui	  se	   trouvent	  
dans	   les	  registres	  des	  paroisses,	  de	   l’état-‐civil,	  et	  
aussi	   des	   notaires.	   Cela	   demande	   temps	   et	  
patience.	  Faire	  traduire	  un	  acte	  conduit	  souvent	  à	  
des	  erreurs.	  Les	  exemples	  sont	  nombreux	  par	  ex.	  
dans	   le	   site	   WEB	   familysearch	   par	   mécon-‐
naissance	  de	  langue	  écrite.	  
La	   «	   remontée	   »	   vers	   les	   racines	   est	   ainsi	  

souvent	   restreinte	   à	   la	   lignée	   patronymique	   et	  
pas	  à	  la	  lignée	  matronymique.	  Si,	  en	  Europe,	  cela	  
ne	  pose	  guère	  de	  problème,	  car	  chaque	  personne,	  
célibataire	   ou	   mariée,	   garde	   son	   identité	   par	  
l’acte	  de	  naissance	  et	  la	  garde	  officiellement.	  Aux	  
USA,	   la	   «	   tradition	   »	   empêche	   très	   souvent	   de	  
reconstruire	  des	  lignées	  maternelles	  en	  l’absence	  
du	   nom	   de	   famille	   de	   l’épouse	   devenu	   celui	   de	  
l’époux.	   Dans	   le	   meilleur	   des	   cas,	   le	   nom	   est	  
donné	   après	   le	   nom	   du	   mari,	   parfois	   entre	  
parenthèse	   et	   même	   précédé	   de	   formerly	  
(auparavant)	  !	  
Le	  nom	  de	  famille	  reste	  restreint	  à	  une	  lignée	  ;	  

or,	   il	   y	   a	   souvent	   tendance	   à	   considérer	   que	   la	  
parenté	   est	   acquise	   entre	   tous	   ceux	   portant	   le	  
même	   nom	   de	   famille,	   ce	   qui	   est,	   contre	   toute	  
évidence,	   une	   erreur	   dans	   laquelle	   un	  
généalogiste	   averti	   ne	   peut	   tomber,	   sauf	   à	  
admettre	   que	   nous	   descendons	   tous	   d’Adam	   et	  
d’Eve	  !	  
Un	  généalogiste	  ne	  doit	  pas	  confondre	  les	  us	  et	  

coutumes	   avec	   les	   règles	   et	   lois	   régissant	  
personnes	  et	  familles.	  Par	  exemple,	  en	  France,	  on	  
dira	   et	   écrira	   Monsieur	   et	   Madame	   Christian	  
Emig,	   mais	   officiellement	   Madame	   est	   Anne	  
Bouisson,	  épouse	  Emig.	  

Nom	  de	  l’enfant	  

1.	  Enfant	  légitime	  
La	   France,	   comme	   la	   Belgique	   et	   l'Italie,	   sont	  

les	   seuls	   pays	   européens	   où	   l'enfant	   légitime	  
porte	  obligatoirement	  le	  nom	  de	  son	  père.	  Une	  loi	  
française	   récente	  –	   loi	  du	  18	   juin	  2003	   -‐	  modifie	  

cette	  obligation.	  
En	   Allemagne,	   l'enfant	   légitime	   porte	   le	   nom	  

de	   famille	   de	   ses	   parents	   et,	   à	   défaut	   d'un	   nom	  
commun	  aux	  parents,	   ces	  derniers	   choisissent	   le	  
nom	  qu'ils	  lui	  transmettent.	  
En	   Suisse,	   l’enfant	   de	   parents	   mariés	   porte	  

automatiquement	  le	  nom	  de	  famille	  commun.	  
En	  Espagne,	   l'enfant	   légitime	  porte	  à	   la	   fois	   le	  

nom	  de	  son	  père	  et	  celui	  de	  sa	  mère.	  

2.	  Enfant	  reconnu	  ou	  légitimé	  	  

France	  
La	  situation	  d’un	  enfant	  naturel,	  c'est-‐à-‐dire	  né	  

hors	  des	   liens	  du	  mariage,	  est	  simple	  :	   ses	  droits	  
sont	   strictement	   équivalents	   aux	   enfants	  
légitimes	  d'un	  couple	  marié,	  à	  condition	  toutefois	  
que	  les	  parents	  l’aient	  légalement	  reconnu.	  
La	   filiation	   naturelle	   à	   l’égard	   des	   deux	  

parents	   est	   établie	   avant	   le	   mariage	   (elle	   peut	  
l’être	   le	   jour	   de	   la	   célébration)	   par	   une	  
reconnaissance	   faite	   par	   celui	   envers	   qui	   ce	   lien	  
n’est	   pas	   établi	   –	   avec	   mention	   dans	   l’acte	   de	  
mariage	   (depuis	   1804)	   et	   dans	   ce	   cas,	   la	  
légitimation	   est	   automatique.	   Il	   est	   fait	   mention	  
en	   marge	   de	   l’acte	   de	   naissance	   de	   l’enfant	  
concerné	   qui	   prend	  définitivement	   le	   nom	  de	   sa	  
famille	   et	   supprime	   celui	   sous	   lequel	   il	   a	   été	  
déclaré	   au	   moment	   de	   sa	   naissance.	   Cette	  
situation	   est	   parfois	   méconnue	   de	   certains	  
généalogistes	  et	  montre	  combien	  il	  est	  important	  
de	  lire	  les	  actes	  originaux.	  

Suisse	  
C'est	   seulement	   à	   la	   fin	   du	   Moyen	   Âge,	   sous	  

l'influence	   de	   l'Eglise,	   qu'un	   lien	   juridique	   avec	  
les	   parents	   fut	   reconnu	   à	   l'enfant	   illégitime,	  
auparavant	   considéré	   comme	   étant	   sans	   famille.	  
Ce	   droit	   se	   développa	   de	   manière	   très	   inégale	  
selon	   les	   cantons	   au	   XIXe	   siècle.	   La	   Constitution	  
fédérale	   de	   1874	   autorisa	   la	   légitimation	   des	  
enfants	   nés	   avant	   le	   mariage	   par	   un	   mariage	  
subséquent.	   Tout	   en	   continuant	   à	   privilégier	  
l'enfant	   légitime	   dans	   le	   Code	   civil	   de	   1907,	  
l'enfant	   illégitime	   était	   égal	   à	   l'enfant	   légitime	  
dans	   ses	   relations	   avec	   sa	   mère,	   mais	   il	   était	  
défavorisé	   face	   à	   son	   père.	   En	   1976,	   il	   y	   a	  
l'abandon	   de	   la	   distinction	   entre	   légitimité	   et	  
illégitimité,	  qui	  lève	  presque	  toute	  discrimination	  
envers	  l'enfant	  illégitime;	  puis	  le	  droit	  de	  l'enfant	  
de	  contester	  la	  présomption	  de	  paternité.	  

Allemagne	  
En	   cas	   de	   légitimation	   par	   mariage	  

subséquent,	   les	  parents	  choisissent	   le	  nom	  qu'ils	  
transmettent	   à	   l'enfant	   naturel.	  Néanmoins,	   si	   la	  
requête	  de	  légitimité	  est	  faite	  par	  le	  père	  l’enfant	  
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prend	   son	   nom.	   Le	   changement	   de	   nom	   ne	  
concerne	  que	   les	  enfants	  de	  moins	  de	  6	  ans	  ;	  au-‐
delà	  le	  consentement	  de	  l’enfant	  est	  exigé.	  

Prénom	  

Le	   ou	   les	   prénoms	   s’inscrivent	   toujours	   dans	  
l’ordre	   donné	   et	   tel	   qu’écrits	   dans	   l’acte	   de	  
naissance	  :	   en	   toute	   lettre,	   sans	   abréviation	   et	  
sans	   traduction.	   Le	   prénom	   usuel	   n’est	   pas	  
forcément	   le	   premier	   de	   la	   liste	  ;	   en	   outre,	   il	   est	  
possible	  pour	  une	  personne	  d’un	  choisir	  un	  autre	  
parmi	  ceux	  inscrit	  dans	  cet	  acte.	  En	  Alsace,	  il	  était	  
de	  tradition	  que	  l’usuel	  soit	  le	  dernier	  de	  la	  liste	  –	  
pour	   plus	   de	   détail	   incluant	   l’usage	   des	   diverses	  
variantes	   allemandes	   d’un	   prénom	   voir	   Emig	  
(2015).	  
Diminutif,	   surnom,	   pseudonyme	   ne	   doivent	  

pas	   être	   utilisés9	  :	   ils	   peuvent	   figurent	   dans	   le	  
champ	   «	  surnom	  »	   réservé	   à	   cet	   effet	   dans	   un	  
logiciel	  de	  généalogie	  mais	   jamais	  dans	  le	  champ	  
«	  prénom	  ».	   Ceci	   est	   pourtant	   une	   habitude	  
américaine	   au	   point	   que	   parfois	   le	   vrai	   prénom	  
est	  inconnu	  !	  De	  même,	  l’usage	  de	  numéroter	  des	  
générations	   successives	   à	   partir	   d’un	   même	  
prénom	   n’existe	   pas	   en	   généalogie,	   tout	   au	   plus	  
ici	  aussi	  à	  mettre	  dans	  le	  champ	  «	  surnom	  ».	  C’est	  
une	   confusion	   entre	   habitude	   familiale	   et	   règles	  
généalogiques	  (Emig,	  2015).	  Dans	  les	  généalogies	  
en	  allemand	  et	  en	  français	  on	  pourra	  trouver	  :	  der	  
Alte,	   le	   vieux	  ou	   l’ancien,	  der	  Mittlere,	   le	  moyen,	  
der	  Junge,	  le	  jeune.	  En	  allemand,	  cette	  distinction	  
générationnelle	  se	  fait	  aussi	  sur	  des	  variantes	  du	  
prénom	   et	   généralement	   sur	   le	   prénom	   usuel	  
comme	  pour	  les	  surnoms	  indiqués	  ci-‐dessus.	  

Professions	  

Dans	   les	   actes,	   les	   professions	   (et	   métiers)	  
sont	   fréquemment	   renseignées	   pour	   les	  
personnes	   qui	   y	   sont	   citées.	   Il	   convient	   de	  
connaître	   la	   définition	   de	   la	   profession	   dans	   la	  
langue	   utilisée	   et	   pouvoir	   en	   proposer	   une	  
traduction	   pertinente,	   voire	   garder	   le	   mot	  
originel	   en	   cas	   de	   doute.	   En	   outre,	   la	   définition	  
d’un	   mot	   peut	   changer	   non	   seulement	   selon	   la	  
langue	   mais	   aussi	   la	   région	   ou	   le	   pays	  :	   ceci	  
implique	  d’avoir	  une	  bonne	  connaissance	  à	  la	  fois	  
linguistique	  et	  historique.	  Et	  aussi	  dans	   les	  actes	  
anciens	   on	   rencontre	   des	   noms	   de	   métier	   hors	  
d’usage	  de	  nos	  jours	  et	  dont	  il	  est	  parfois	  difficiles	  
de	   trouver	   une	   correspondance	   actuelle.	   Par	   ex.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	   En	   France,	   la	   loi	   sur	   les	   nom	   et	   prénoms	   du	   6	  
fructidor	   an	   II	   est	   toujours	   en	   vigueur	   (Convention	  
Nationale,	  1794).	  

le	  mot	  allemand	  Ackerer	  se	  traduit	  par	  laboureur	  
qui	   est	   celui	   qui	   cultive	   la	   terre	   et	   en	   est	  
propriétaire,	   tandis	   Ackermann	   devient	  
cultivateur	  :	   celui	   qui	   cultive	   la	   terre	   sans	   la	  
posséder.	   Dans	   les	   autres	   régions	   françaises,	  
cette	   distinction	   est	   beaucoup	   moins	   évidente.	  
Farmer	   est	   aux	   USA	   une	   personne,	   mot	   traduit	  
par	   agriculteur,	   qui	   possède	   ou	   gère	   une	   farm	  
mot	  traduit	  par	  ferme	  dans	  le	  sens	  français	  actuel	  
de	  domaine	  agricole.	  En	  effet,	  un	  fermier	  est	  une	  
personne	   qui,	  moyennant	   un	   fermage,	   a	   le	   droit	  
de	   faire	   valoir	   une	   exploitation	   agricole,	   ou	   une	  
personne	   recouvrant	   certains	   impôts,	   ou	   un	  
métayer,	   un	   exploitant	   agricole	   lié	   à	   un	  
propriétaire	  foncier	  par	  un	  contrat	  de	  métayage.	  
Il	   faut	   donc	   se	   méfier	   des	   faux-‐amis.	   Autre	  

exemple	   avec	   le	   mot	   français	   barbier	   (aussi	  
coiffeur	   selon	   les	   régions)	   traduit	   en	   allemand	  
par	  Barbier,	  mais	  coiffeur	  donne	  Friseur	  ou	  Frisör,	  
et	   aussi	   par	   Bader	   qui	   en	   allemand	   est	   un	  
chirurgien	   qui	   soigne	   par	   des	   bains,	   parfois	   un	  
ostéopathe	   ou	   kinésithérapeute	  ;	   il	   faut	   se	  
rappeler	   qu’en	   français	   il	   y	   avait	   le	   chirugien-‐
barbier,	   celui	   qui	   autrefois	   exerçait	  
simultanément	   la	   profession	   de	   chirurgien	   et	  
celle	  de	  barbier.	  Le	  métier	  allemand	  Schneider	  se	  
traduit	   en	   français	   par	   tailleur…	   mais	   il	   faut	  
préciser	  d’habits,	  ou	  par	  couturier,	  car	   le	   tailleur	  
de	  pierres	  est	  Steinmetz.	  
La	   mention	   de	   la	   profession	   est	   un	   élément	  

utile	  dans	  l’histoire	  d’une	  famille	  et	  elle	  sert	  aussi	  
parfois	   pour	   compléter,	   voire	   préciser,	   une	  
identité.	  

Conclusions	  

A	   travers	   les	   pages	   de	   cette	   synthèse	   sur	   des	  
données	   généalogiques,	   on	   peut	   facilement	  
comprendre	   que	   faire	   la	   généalogie	   familiale,	   et	  
plus	   encore	   à	   vouloir	   la	   partager	   avec	   d’autres,	  
n’est	   pas	   toujours	   aisé	   et	   demande	   bien	   des	  
connaissances	   et	   des	   recherches	   afin	   d’éviter	  
confusions,	   erreurs,	   fausses	   interprétations.	   En	  
effet,	   les	  origines	  des	  différentes	   lignées	  peuvent	  
s’avérer	   géographiquement	   et	   culturellement	  
diverses.	  Si	  nous	  n’avons	  pris	   ici	   comme	   langues	  
que	  le	  français,	  le	  latin	  et	  l’allemand,	  en	  usage	  en	  
France,	   Allemagne,	   Suisse	   alémanique,	   nous	  
aurions	   pu	   aisément	   étendre	   notre	   propos	   à	  
l’italien	   et	   à	   l’espagnol,	   deux	   langues	   que	   nous	  
maîtrisons	   aussi,	   et	   qui	   font	   partie	   de	   plusieurs	  
autres	   de	   nos	   lignées	   ancestrales,	   issues	   d’Italie,	  
d’Espagne	  et	  Turquie.	  
Certes,	  une	  généalogie	  n’est	  jamais	  parfaite,	  ni	  

exempte	  d’erreurs,	  car	  c’est	  une	  base	  de	  données	  
en	   évolution	   constante	   même	   pour	   les	   données	  
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déjà	  enregistrées	  ;	  mais	  elle	  ne	  doit	  pas	  contenir	  
des	   erreurs	   liées	   à	   l’ignorance	   des	   faits	  
administratifs	   et	   historiques	   relatés	   dans	   ce	  
travail.	   Il	   est	   aussi	   nécessaire	   de	   connaître	  
l’histoire	  de	  la	  région	  et	  du	  pays	  dans	  lesquels	  se	  
situe	   la	   généalogie	   étudiée.	   Il	   va	   de	   même	   avec	  
celle	   des	   familles	   elles-‐mêmes,	   notamment	   pour	  
les	  professions	  et	  la	  religion.	  
La	   mémoire	   dite	   familiale,	   parfois	   aussi	  

appelée	  les	  petits	  mensonges	  familiaux,	  concerne	  
semi-‐vérités,	   silences	   courtois,	   petits	   ou	   grands	  
arrangements,	   compromissions,	   secrets	   refoulés,	  
au	  sein	  de	  sa	   famille	  :	  prendre	  cette	  «	  mémoire	  »	  
comme	   la	   vérité	   engendre	   souvent	   bien	   des	  
erreurs,	   les	  moindres	   étant	   dans	   les	   dates	   et	   les	  
noms	  des	  ascendants	  souvent	  les	  plus	  proches.	  La	  
lecture	  des	  actes	  est	  généralement	  un	  révélateur	  
de	   la	   réalité	   et	   d’une	   vérité	   parfois	   cachée	  :	   elle	  
peut	   amener	   à	   infirmer	   ou	   à	   découvrir	   certains	  
faits	  ne	  sont	  pas	  forcément	  agréables	  à	  connaître.	  
Dans	   toutes	   les	   familles,	   on	   en	   découvre...	   dans	  
les	  registres	  et	  autres	  documents	  officiels.	  
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APPENDICE	  

1.	  Quelques	  remarques	  sur	  les	  registres	  
alsaciens	  

Ce	   n’est	   qu’à	   partir	   de	   la	   Révolution	   que	  
l’Alsace	  est	  placée	  sous	   les	  mêmes	   lois	  que	  toute	  
la	  France.	  Lors	  de	  son	  retour	  dans	  l'Allemagne	  en	  
1871,	   elle	   eut	   un	   régime	   spécial	   en	   bien	   des	  
domaines,	   tout	   comme	   lors	   de	   l’annexion	   par	   la	  
France	  en	  1918.	  
Les	   sources	   utilisées	   par	   le	   généalogiste	   et	   le	  

biographe,	   principalement	   dans	   les	   registres	  
paroissiaux,	   l'état	   civil	   et	   les	  minutes	   notariales,	  
reflètent	   les	   particularités	   alsaciennes	   (par	  
rapport	   à	   la	   France).	   Elles	   peuvent	   se	   réduire	   à	  
trois	   aspects	  principaux	  :	   linguistique,	   confes-‐
sionnel,	  juridique	  ou	  coutumier.	  

Registres	  paroissiaux	  (avant	  1793).	  	  
L’Alsace	   (terre	   du	   Saint	   Empire	   Romain	  

Germanique	   depuis	   la	   création	   en	   981	   jusqu’en	  
1648	  et	   pour	   les	   possessions	   allemandes	   jusqu'à	  
la	   Révolution)	   attendra	   une	   ordonnance	   de	  
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l’Intendant	   Général	   d’Alsace	   qui	   instituera,	   en	  
1685,	   la	   tenue	   obligatoire	   de	   Registres	  
Paroissiaux	   (baptêmes,	  mariages	   et	   sépultures	   =	  
BMS),	  en	  un	  seul	  exemplaire	  et	  avec	   la	  signature	  
des	   parties.	   La	   langue	   écrite	   des	   Alsaciens	   est	  
l'allemand.	   La	  monarchie	   française	  n'imposa	  pas	  
le	   français	   et	   ne	   modifia	   guère	   le	   droit	   privé.	  
L’usage	  de	  la	  langue	  française	  ne	  sera	  réellement	  
obligatoire	   à	   l’école	   qu’après	   1918	  ;	   en	   effet,	  
l’obligation	  fut	  décrétée	  en	  1862	  sans	  pouvoir	  se	  
mettre	  en	  place	  puisqu’en	  1871	  l’Alsace	  redevient	  
allemande.	  
Les	   registres	   paroissiaux	   protestants	  

(luthériens	   et	   réformés)	   sont	   rédigés	   en	  
allemand10,	   sauf	   dans	   les	   rares	   paroisses	   de	  
langue	   française.	   Les	   plus	   anciens	   registres	  
protestants	   remontent	   à	   la	   Réforme	  :	   les	  
premiers	   connus	  débutent	  en	  1524	   (Saint	  Pierre	  
le	   Vieux	   de	   Strasbourg),	   mais	   ce	   n’est	   que	   vers	  
1625-‐1650	  que	  ces	  registres	  se	  généralisent.	  
Les	   registres	   paroissiaux	   catholiques	  sont	  

généralement	  rédigés	  en	  latin	  vulgaire.	  
Le	   contenu	   des	   actes	   est	   sensiblement	   le	  

même	   dans	   les	   registres	   catholiques	   et	  
protestants.	   Les	   curés	   ont	   cependant	   consigné	  
plus	  soigneusement	  les	  cas	  de	  consanguinité	  lors	  
des	   mariages	   et	   les	   publications	   de	   bans	   de	  
mariages	  célébrés	  hors	  de	  leur	  paroisse.	  En	  plus,	  
à	  cause	  de	  la	  prééminence	  donnée	  à	  la	  religion	  du	  
roi	   de	   France	   à	   partir	   de	   1680,	   les	   registres	  
catholiques	  sont	  les	  seuls	  à	  contenir	  des	  actes	  de	  
conversion	   (abjurations),	   de	   baptêmes	   d'enfants	  
naturels	   et	   de	   mariages	   mixtes,	   tous	  
obligatoirement	   célébrés	   dès	   lors	  
unilatéralement	  selon	  le	  rite	  romain.	  

Registres	  d'état	  civil	  (depuis	  1793).	  	  
	  Instaurés	   au	   cours	   de	   la	   période	  

révolutionnaire	   (décret	   du	   20	   septembre	   1792),	  
ils	  sont	  composés	  par	  les	  actes	  de	  naissances,	  les	  
actes	   de	   mariages	   et	   les	   actes	   de	   décès	  :	  
l'Assemblée	   législative	   laïcise	   l'état	   civil	   et	   le	  
confie	  aux	  maires.	  A	  ces	  actes	  s’ajoutent	  les	  tables	  
annuelles	   et	   les	   tables	   décennales	   (index	  
alphabétique	   et	   par	  nature	  des	   actes	   enregistrés	  
pendant	  dix	  années	  successives).	  
Les	   particularités	   les	   plus	   notables	   de	   l'état	  

civil	  en	  Alsace	  sont	  les	  conséquences	  de	  l'histoire	  
et	  de	  la	  linguistique.	  Au	  début,	  sauf	  dans	  quelques	  
grandes	   villes	   et	   dans	   les	   petites	   zones	  
francophones,	   l'état	   civil	   est	   rédigé	   en	   allemand	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	   L’abandon	   de	   l’allemand	   gothique	   Fraktur	   pour	  
l’Antiqua	  fut	  décrété	  par	  Adolphe	  Hitler	  en	  1941.	  Nous	  
renvoyons	   le	   lecteur	   vers	   les	   publications	   sur	   les	  
écritures	  allemandes.	  

gothique,	   parfois	   difficile	   à	   lire.	   Les	   Registres	  
d’Etat-‐Civil	  sont	  rédigés	  :	  
• de	  1793	  à	  1806/1810,	  parfois	  jusqu’en	  1820-‐
25	  :	  en	  dialecte	  allemand	  et	  en	  style	  gothique.	  

• puis	  jusqu’en	  1871	  :	  en	  français	  
• de	   1871	   à	   1918	  :	   en	   allemand	   gothique	  
(Sütterlin	  ou	  Franktur)	  

• de	  1918	  à	  1940	  :	  en	  français	  avec	  introduction	  
des	  mentions	  marginales	  

• de	   1940	   à	   1944/1945	  :	   en	   allemand	   Fraktur	  
puis	  Antiqua	  

• depuis	  1945	  :	  en	  français	  
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Francfort-‐sur-‐le-‐Main,	  438	  p.	  
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2.	  Registres	  au	  Canada	  

Les	  registres	  de	   l'état	  civil	  existent	  au	  Canada	  
depuis	  les	  débuts	  de	  la	  Nouvelle-‐France.	  Nommés	  
à	   l’origine	   registres	   de	   baptêmes,	   mariages	   et	  
sépultures,	   ces	   documents	   seront	   désignés	   plus	  
tard	  sous	   le	  vocable	  de	  registres	  de	   l'état	  civil	  et	  
seront	  tenus	  par	  un	  officier	  commis	  à	  cet	  effet.	  Le	  
premier	   acte	   date	   du	   24	   octobre	   1621	   dans	   la	  
paroisse	   Notre-‐Dame	   de	   Québec.	   Ils	   sont	   régis	  
par	  des	  règlements	  provinciaux.	  
Jusqu'en	   1994,	   année	   de	   la	   réforme	   du	   Code	  

civil,	   les	   ministres	   du	   culte	   étaient	   également	  
officiers	   de	   l’État	   civil	   et	   consignaient	   dans	   un	  
même	  registre	  des	  informations	  liées	  à	  l’état	  civil	  
(naissance,	   mariage	   et	   décès)	   et	   à	   des	  
événements	   à	   caractère	   religieux	   (baptême,	  
mariage	   et	   inhumation).	   Les	   registres	   étaient	  
tenus	   en	   double	   :	   une	   copie	   des	   registres	   (copie	  
religieuse)	   demeurait	   à	   la	   paroisse	   et	   une	   autre,	  
en	  théorie	  identique,	  était	  expédiée	  chaque	  année	  
au	  tribunal	  ayant	   juridiction	  (copie	  civile).	  L’acte	  
de	   naissance	   sert	   aussi	   à	   l’identification	  ;	   il	   est	  
demandé	  dans	  bien	  des	   changements	  au	   sein	  du	  
Canada	   comme	   le	   déménagement	   dans	   un	   autre	  
état.	  

Quelques	  liens	  :	  
• Registres	  canadiens	  de	  l'état	  civil	  
• Certificates	  -‐	  certificats	  
• Register	  birth	  

3.	  Actes	  d’état-‐civil	  et	  religieux	  aux	  USA	  

Dans	   beaucoup	   d'états	   des	   Etats-‐Unis,	   il	   n'y	  
avait	  pas	  de	  registres	  officiels	  avant	  1920,	  date	  à	  
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laquelle	  une	   loi	  a	  été	  votée	  par	   le	  gouvernement	  
fédéral	   exigeant	   pour	   la	   première	   fois,	   la	   tenue	  
des	   registres.	   Néanmoins,	   des	   états	   et	   des	  
grandes	   villes,	   comme	   Chicago,	   avaient	   des	  
registres	   dès	   le	   début	   du	   XXe	   siècle,	   la	   Virginie	  
pour	   les	   actes	   de	   naissances	   depuis	   1850.	   Ces	  
documents	  peuvent	  ne	  pas	  être	  précis.	  
• Rappelons	  que	  le	  nom	  de	  famille	  (surname	  ou	  
last	  name)	  peut,	  selon	  les	  états,	  se	  modifer	  en	  
toute	   facilité	  :	   des	   immigrants	   ont	  
«	  américanisé	  »	   leur	   nom	   et/ou	   leurs	  
prénoms,	  d’autres	  non.	  Par	  exemple,	  dans	  une	  
de	   mes	   familles,	   Müller	   sont	   devenus	   Miller,	  
alors	   que	   les	  Wohlhüter	   ont	   gardé	   leur	   nom	  
intact,	   parfois	   devenu	   Wohlhueter	   ou	  
Wohlhutter.	   Une	   cousine	   Miller	   m’avait	  
contacté,	   car	   elle	   ne	   retrouvait	   pas	   ses	  
ancêtres	   dans	   un	   village	   alsacien	   dont,	   sans	  
aucun	   doute,	   ils	   étaient	   originaires	  :	   une	  
mémoire	   défaillante	   a	   oublié	   d’expliquer	   le	  
pourquoi	   de	   ce	   changement	   (traduction	  !)	   de	  
nom	   et	   que	   des	   cousins	   Müller	   vivaient	  
toujours	   dans	   ce	   village.	   Pourtant	   d’autres	  
branches	   étatsuniennes	   Müller	   ont	   conservé	  
leur	   nom	   originel	   alsacien.	   Les	   émigrants	  
Schürch	  de	  Suisse	  étaient	  mennonites	  et	   tous	  
ont	   changé	   leur	   nom	   tant	   en	   Alsace,	   en	  
Allemagne	   qu’aux	   USA	  :	   jusqu’à	   60	   variantes	  
ont	  été	  recensées	  (Emig,	  2009).	  Au	  sein	  d’une	  
même	   famille,	   les	   enfants	   avaient	  parfois	   des	  
noms	   de	   famille	   distincts,	   même	   pour	   une	  
même	   personne11.	   En	   interrogeant	   les	  
descendants	   qui	   sont	   des	   cousins,	   aucune	  
explication	  n’a	  pu	  être	  fournie	  -‐	  une	  mémoire	  
familiale	  muette	  (Emig,	  2009).	  On	  peut	  penser	  
que	   l’émigration	   a	   été	   une	   cause	   de	  
traumatisme	   ayant	   entraîné	   pour	   diverses	  
raisons,	   y	   compris	   religieuse,	   une	   rupture	  
familiale,	   le	  changement	  de	  nom	  en	  devenant	  
la	  partie	  visible	  protestataire.	  
L’accès	  aux	  registres	  est	  généralement	  payant,	  

mais	   dans	   certains	   counties	   (comtés)	  ,	   il	   est	   en	  
open	   access.	   Il	   s’agit	   aussi	   souvent	   non	   d’un	  
«	  certificate	  »	  (=	  official	  record,	  traduit	  en	  français	  
par	   acte),	   mais	   d’un	   «	  record	  »	   un	   relevé	   non	  
officiel	   dans	   des	   archives	  :	   ces	   derniers	   sont	  
souvent	   utilisés	   comme	   substituts	   pour	   les	  
documents	  d'état	  civil.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	   Extrait	   d’un	   courriel	   de	   Justin	   Houser,	   un	   cousin	  
attorney	  :	   ”A	   man	   may	   have	   been	   born	   Schürch	   in	  
Switzerland,	   and	   in	   North	   America	   perhaps	   he	   signs	  
the	   name	   Schörg,	   but	   he	   appears	   in	   various	   legal	  
documents	   as	   Shirk	   or	   Sherrick,	   and	   his	   tombstone	  
says	  Sherk!	  “	  

Dans	  tous	  les	  cas,	  ils	  sont	  d’un	  intérêt	  restreint	  
pour	  un	  généalogiste,	  car	  ne	  comporte	  que	  peu	  de	  
données,	   par	   exemple	   l’absence	   des	   noms	   des	  
parents	  :	  dès	   lors	   il	  devient	   impossible	  d’attester	  
officiellement	   de	   l’identité	   d’un	   nouveau-‐né,	   de	  
celle	   de	   deux	   mariés	   ou	   d’un	   décédé.	   A	   noter	  
qu’une	   fois	   mariée,	   l’épouse	   perd	   son	   nom	   de	  
famille,	   ce	   qui	   rend	   les	   recherches	   de	  
l’ascendance	   compliqué,	   voire	   impossible.	   Alors	  
avec	   le	   développement	   de	   la	   généalogie,	   on	   voit	  
fleurir	   des	   cabinets	   de	   recherche	   du	   nom	   de	  
jeune	   fille	   (bride	   surname)	   des	   épouses	   afin	   de	  
pouvoir	  en	  faire	  la	  généalogie.	  
Souvent	   la	   seule	   source	   disponible	   est	   le	  

«	  census	  »	  =	  recensement,	  opéré	  tous	  les	  10	  ans.	  Il	  
faut	   le	   manier	   avec	   circonspection,	   car	   les	  
données	   mentionnées	   ne	   sont	   fournies	   que	   par	  
l’habitant	   et	   souvent	   transcrites	  
phonétiquement	  :	   cette	   source	   n’est	   donc	  
qu’indicative	  sans	  aucune	  valeur	  officielle,	  ni	  une	  
attestation	  réellement	  valide.	  
Les	   mémoires	   familiales,	   ainsi	   que	   les	  

inscriptions	  dans	  les	  Bibles	  familiales	  (parfois	  en	  
ligne)	  ont	  très	  souvent	  montré	  leurs	  limites,	  leurs	  
lacunes	   et	   erreurs.	   Pour	   prendre	   un	   cas	   certes	  
rare	   mais	   vrai,	   j’avais	   demandé	   à	   trois	   frères	  
étatsuniens,	  cousins	  lointains,	  de	  bien	  vouloir	  me	  
communiquer	   la	   date	   de	   décès	   de	   leur	   grand-‐
père	  :	   la	   réponse	   fut	   1919,	   1932,	   1940	  !	   En	  
général	   il	  est	  assez	  courant	  d’avoir	  une	  variation	  
de	   date	   pour	   un	   même	   événement	   selon	   les	  
sources	   familiales.	   De	   telles	   variations	   se	  
multiplient	   dans	   les	   arbres	   dans	   les	   sites	  
généalogiques	   étatsuniens,	   comme	   ancestry,	  
myheritage,	   familysearch,	   et	   malheureusement	  
arrivent	   aussi	   dans	   Geneanet.	   Il	   faut	   sans	   cesse	  
rappeler	   que	   ces	   sites	   ne	   peuvent	   en	   aucun	  
constituer	   une	   source	   pour	   des	   généalogies	  
européennes	   pour	   lesquelles	   les	   seules	   sources	  
sont	   les	   registres	   officiels	   –	   cela	   vaut	   aussi	   pour	  
ceux	   citant	   par	   ex.	   des	   arbres	   sur	   divers	   sites	  
WEB	  (voir	  Emig,	  2014).	  
Des	   échanges	   courriels	   avec	   des	   cousins	  

étatsuniens	  montrent	  que,	  pour	  leurs	  ascendance	  
européenne,	   il	   y	   a	   des	   lacunes	   historiques,	   par	  
ailleurs	   fort	   compréhensibles,	   des	   usages	  
européens	  et	  aussi	  linguistiques,	  car	  nos	  ancêtres	  
alsaciens,	   allemands	   et	   suisses	   étaient	   tous	   de	  
langue	   et	   de	   culture	   allemande,	   loin	   des	  
standards	  étatsuniens	  et	  français	  !	  

Quelques	  liens	  :	  
• Recherche	  généalogique	  aux	  États-‐Unis	  
• U.	  S.	  Civil	  Records	  
• Onomastique	  

_____________________________________________________	  
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Résumé	  
Faire	  la	  généalogie	  de	  ses	  ancêtres	  alsaciens	  requiert	  bien	  des	  connaissances	  historiques,	  géographiques,	  lin-‐

guistiques,	  religieuses,	  culturelles	  en	  liens	  étroits	  avec	  les	  spécificités	  d’une	  région	  dont	  l’origine	  allemande	  est	  
millénaire.	  Malgré	  une	  identité	  aujourd’hui	  française,	  il	  reste	  un	  bilinguisme	  officiel	  franco-‐allemand.	  En	  généa-‐
logie	  alsacienne,	  l’appartenance	  religieuse	  reste	  une	  information	  primordiale	  dans	  la	  recherche	  des	  ascendants.	  
Les	   registres	   paroissiaux	   protestants	   ont	   commencé	   dans	   les	   années	   1625	  :	   ils	   sont	   en	   allemand	   gothique,	   de	  
même	  que	  la	  première	  dizaine	  d’années	  pour	  les	  registres	  d’Etat-‐civil	  mis	  en	  place	  en	  Alsace	  à	  partir	  de	  1793	  ;	  ils	  
redeviennent	   en	   allemand	   dès	   1871	   (jusqu’en	   1919).	   Les	   Protestants,	   luthériens,	   anabaptistes	   ou	   réformés	  
(principalement	   zwinglianistes),	   ont	   utilisé	   l’allemand	   jusque	   dans	   les	   années	   1950.	   Appliquant	   toujours	   le	  
concordat	   napoléonien	   de	   1801,	   la	   loi	   française	   de	   1905	   sur	   la	   laïcité	   ne	   s’applique	   pas	   en	   Alsace	   et	  
l’appartenance	  religieuse	  est	  déclarée	  officiellement.	  Selon	   les	  paroisses	  protestantes,	   le	  calendrier	   julien	  a	  été	  
remplacé	  tardivement	  par	  le	  calendrier	  grégorien,	  parfois	  en	  1700	  seulement.	  Le	  présent	  travail	  n’est	  en	  rien	  ex-‐
haustif,	  il	  a	  été	  préparé	  afin	  de	  fournir	  quelques	  remarques	  et	  conseils	  de	  base	  permettant	  d’éviter	  des	  erreurs	  
(que	  parfois	  même	  des	   généalogistes	   chevronnés	   continuent	   de	   commettre)	   quand	  on	  doit	   faire	   face	   à	   des	   li-‐
gnées	  alsaciennes	  protestantes.	  	  
	  

	  
Les	   Protestants	   ont	   une	   culture	   allemande	  

plus	  marquée	  que	  dans	  les	  autres	  religions	  en	  Al-‐
sace,	   car	   en	   grande	   majorité	   luthériens	   de	   la	  
Confession	  d’Augsbourg,	  la	  langue	  ecclésiale	  dans	  
tous	  les	  actes	  était	  l’allemand,	  depuis	  la	  Réforme	  
induite	   par	  Martin	   Luther	   et	   sa	   traduction	   de	   la	  
Bible,	  imprimée	  par	  Gutenberg.	  L’introduction	  de	  
culte	  bilingue	  ne	  se	  fit	  que	  dans	  les	  années	  1950	  !	  
Je	  me	   souviens	   du	   premier	   culte	   bilingue	   à	   Col-‐
mar,	  uniquement	  le	  sermon	  se	  fit	  en	  français.	  
Pendant	  presque	  un	  millénaire,	   l’Alsace,	   terre	  

allemande,	   a	   fait	   partie	   du	   Heiliges	   römisches	  
Reich	   deutscher	   Nation	   (traduit	   en	   français	   par	  
Saint	  Empire	  romain	  germanique	  –	  mais	  pour	  être	  
complet	   il	   faut	   ajouter	   de	   la	   Nation	   allemande)	  
depuis	   la	   création	   le	   2	   février	   962	   par	   Otto	   Ier,	  
ainsi	   que	   partiellement	   du	   IIe	   et	   IIIe	   Reich.	   Les	  
généalogies	   alsaciennes	   suivent	   ainsi	   les	   usages	  
allemands	  jusqu'au	  début	  du	  XIXe	  siècle,	  puis	  de	  
1871	  à	  1919	  et	  de	  1939	  à	  1944,	  usages	  dont	  cer-‐
tains	  subsistent	  aujourd'hui	  encore	  dans	  le	  cadre	  
du	  droit	   local	   alsacien,	   incluant	   le	   concordat	  na-‐
poléonien	  de	  1801	  et	  la	  non-‐application	  de	  la	  loi	  
française	   de	   1905	   sur	   la	   laïcité.	   L’appartenance	  
religieuse	   des	   ascendants	   est	   une	   information	  
primordiale	   qui	   conditionne	   fortement	   les	   re-‐

cherches	   généalogiques.	   Exceptionnels	   sont	   les	  
mariages	   «	  mixtes	  ».	   A	   noter	   aussi	   que	   contrai-‐
rement	  à	   la	  France,	   les	  protestants	  n’étaient	  pas	  
minoritaires	  dans	  l’Empire	  allemand	  et	  même	  un	  
empereur	   (élu)	   catholique	   devait	   toujours	   com-‐
poser	  avec	  les	  princes	  protestants.	  Ceci	  a	  conduit	  
Charles-‐Quint	  à	  promulguer	  en	  1555	  le	  Cujus	  re-
gio,	  ejus	  religio	  (tel	  prince,	  telle	  religion)	  à	  la	  de-‐
mande	  des	  luthériens.	  
La	   bonne	   connaissance	   de	   l’Histoire	   de	  

l’Alsace	  et	  celle	  de	  la	  langue	  écrite	  des	  Alsaciens,	  
l’allemand	  (Hochdeutsch,	  toujours	  langue	  officiel-‐
le)	  est	  un	  prélude	  pour	  aborder	  avec	  sérénité	  des	  
recherches	   sur	   les	   ancêtres	   alsaciens	   (Emig,	  
2012,	   2014a).	   Le	   présent	   texte	   regroupe	   des	  
connaissances	   acquises	   lors	   de	   mes	   recherches	  
sur	  les	  familles	  de	  mes	  lignées	  ancestrales	  toutes	  
protestantes	   dans	   les	   possessions	   de	   princes	   et	  
seigneurs	   protestants,	   notamment	   celles	   des	  
ducs	   de	  Wurtemberg	   (seigneuries	   de	   Riquewihr	  
et	  de	  Horbourg,	  comté	  de	  Montbéliard),	  celles	  du	  
seigneur	   de	  Rappolstein,	   puis	   du	  Duc	   des	  Deux-‐
Ponts	   à	   Ribeauvillé,	   les	   différentes	   possessions	  
dans	   le	  Ried	   et	   tout	   au	  Nord	  de	   l’Alsace	   surtout	  
celles	  près	  de	  la	  frontière	  palatine	  de	  la	  baronnie	  
des	   Fleckenstein	   habitant	   le	   château	   du	   même	  
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nom,	  sans	  oublier	  les	  villes	  libres	  de	  la	  Zehnstäd-
tebund	   (Décapole	   alsacienne),	   notamment	   Col-‐
mar,	  Munster,	  Wissembourg.	   L'Alsace	  n'a	   jamais	  
appartenu	   à	   un	   seul	   prince	   ou	   roi,	   mais	   a	   tou-‐
jours	   été	   un	   patchwork	   de	   possessions,	   tradui-‐
sant	  une	  unité	  dans	   la	  diversité,	  dans	  une	  même	  
culture.	   Sa	   vraie	   frontière	  n’a	   jamais	   été	   le	  Rhin	  
mais	  la	  «	  ligne	  bleue	  »	  des	  Vosges	  (Emig,	  2012).	  

Année	  civile	  

Avant	   le	   milieu	   du	   XVe	   siècle,	   l'année	   civile	  
commençait	   généralement	   à	   Noël,	   le	   25	   décem-‐
bre,	   parfois	   déjà	   le	   1er	   janvier,	  mais	   aussi	   le	   25	  
mars	   dans	   le	   comté	   de	   Montbéliard	   jusqu'en	  
1564.	  A	  partir	  du	  règne	  de	  Ferdinand	  Ier	  (1558-‐
1564),	   on	   adopta	   peu	   à	   peu	   partout	   le	   1er	   jan-‐
vier,	   pour	   éviter	   des	   disparités	   fâcheuses	   d'un	  

territoire	  du	  Saint	  Empire	   romain	  germanique	  à	  
l'autre	  (Tabl	  .	  1).	  

Calendrier	  grégorien	  

En	  Alsace,	  l'adoption	  du	  calendrier	  catholique	  
Grégorien	  se	  fit	  entre	  1583	  et	  1603	  dans	  les	  pos-‐
sessions	  catholiques	  et	  plus	  tardivement	  dans	  les	  
paroisses	   protestantes,	   car	   imposée	   par	   le	   Vati-‐
can	  :	   en	   maintenant	   le	   calendrier	   Julien	   jusque	  
vers	  1681	  à	  1700	  selon	  les	  bourgs,	  elles	  voulaient	  
aussi	  distinguer	   les	   fêtes	  religieuses	  entre	   luthé-‐
riens	  et	   catholiques.	  En	  Suisse	  alémanique	   (pro-‐
testante),	   il	   faut	   attendre	   1700.	   Ainsi	   une	   diffé-‐
rence	   d’environ	   12	   jours	   peut	   donc	   intervenir,	  
d’autant	  que	  les	  logiciels	  français	  comme	  Heredis	  
imposent	  la	  date	  catholique	  française	  de	  1583.

_____________________________________________________________________________________ 

Français	   Deutsch	   English	  

janvier	   Jenner,	  Jänner,	  Hartung	   Januar	   January	  
février	   Hornung	   Februar	   February	  
mars	   Lenzmonat,	  Frühlingsmonat	   März	   March	  
avril	   Ostermonat,	  Osteren	   April	   April	  
mai	   Wonnemonat,	  Blütemonat	   Mai	   May	  
juin	   Brachmonat	   Juni	   June	  
juillet	   Heumonat,	  Heuert	   Juli	   July	  
août	   Emtemonat,	  Hitzmonat	   August	   August	  

septembre	  ou	  7bre	   Herbstmonat,	  Fruchtmonat,	  Herpsten,	  7bris	   September	   September	  
octobre	  ou	  8bre	   Weinmonat,	  8bris	   Oktober	   October	  
novembre	  ou	  9bre	   Wintermonat,	  9bris	   November	   November	  
décembre	  ou	  10bre	   Christmonat,	  Xbris,	  10	  bris	   Dezember	   December	  

Tableau 1. - Comparaison des dénominations des mois selon les langues et les époques.

Calendrier	  républicain	  ou	  révolutionnaire	  

Mois	  
révolutionnaires	   Elsäßer	  Monat	   Dates	  

vendémiaire	   Weinmonat	   22-‐9~21.10	  
brumaire	   Nebelmonat	   22-‐10~20.11	  

frimaire	   Frostmonat,	  
Reifmonat	   21-‐11~20.12	  

nivôse	   Schneemonat	   21-‐12~19.1	  
pluviôse	   Regenmonat	   20.1~18.2	  
ventôse	   Windmonat	   19-‐2~20.3	  

germinal	   Knospenmonat,	  
Keimmonat	   21-‐3~19.4	  

floréal	   Blütenmonat,	  
Blumenmonat	   20-‐4~19.5	  

prairial	   Wiesenmonat	   20-‐5~18.6	  
messidor	   Erntemonat	   19-‐6~18.7	  
thermidor	   Hitzmonat	   19-‐7~17.8	  
fructidor	   Fruchtemonat	   18-‐8~16.9	  

Tableau 2. - Comparaison des dénominations des mois 
révolutionnaires en français et alsaciens en allemand.  
Les 6 jours complémentaires de fin d'année (fin septem-
bre) ne sont pas mentionnées.À ne pas confondre avec les 
mois habituels - voir Tableau 1. 

Ce	  calendrier	  est	  une	  exception	  française,	   im-‐
posée	  dans	  les	  actes	  officiels	  même	  en	  allemand.	  
Le	   calendrier	   républicain	  a	   sévi	  en	  Alsace	  du	  22	  
septembre	   1793	   au	   31	   décembre	   1805.	   Il	   com-‐
mence	  par	  l'an	  II,	  parce	  qu'on	  a	  considéré	  a	  pos-
teriori	  que	   l'an	   I	   couvrait	   la	   période	   de	   septem-‐
bre	  1792	  à	  septembre	  1793.	  Cette	  dernière	  date	  
est	   celle	   correspondant	   généralement	   au	   début	  
des	   registres	   d’Etat-‐Civil,	   qui	   sont	   en	   allemand	  
selon	   les	   communes	   parfois	   jusqu’en	   1806	   ou	  
plus,	   seules	   les	   grandes	  villes	  ont	  utilisé	   le	   fran-‐
çais.	  
Dans	   certaines	   communes,	   notamment	   en	  

Basse	   Alsace,	   les	   mois	   révolutionnaires	   ont	   été	  
traduits	  en	  allemand	  –	  bon	  à	  connaître	  quand	  on	  
y	  est	  confronté	  (Tabl.	  2).	  

Les	  registres	  

Les	   registres	   paroissiaux	   protestants	   sont	   en	  
allemand	   et	   en	   écriture	   gothique	   (Tabl.	   3).	   Des	  
exemples	  de	  différentes	  écritures	  gothiques	  sont	  
représentés	   dans	   les	   deux	   tableaux	   ci-‐dessous	  
(Tabl.	  4	  et	  5).	  Les	  spécificités	  paléographiques	  et	  
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linguistiques	   des	   actes	   alsaciens	   représentent	  
pour	   de	   nombreux	   généalogistes	   non	   germano-‐
phones	  un	  obstacle	  à	  la	  recherche.	  
L'état	   civil	   qui	   commence	   généralement	   en	  

1793,	  est	  rédigé	  en	  français	  dans	  les	  grandes	  vil-‐
les,	  mais	  en	  allemand	  (gothique)	  dans	   la	  plupart	  
des	  villages	  et	  bourgs,	  jusqu’au	  début	  des	  années	  
1800.	   La	   raison	   en	   est	   que	  moins	   de	   5	  %	   de	   la	  
population	  alsacienne	  connaît	   le	   français,	   le	  par-‐
ler	   alsacien	   (alémanique	   ou	   francique)	   et	  
l’allemand,	   la	   langue	  écrite,	  sont	  d’un	  usage	  cou-‐
rant	  jusque	  dans	  les	  années	  1950.	  

Périodes	  	   Écritures	  	   	  

XVe	  s.	  	   	  textura	  	   (a)	  	  

fin	  XVe	  s.	  	   Schwabacher	  	   	  

début	  XVIe	  s.	  	   Fraktur	  	   (b)	  	  

XIXe	  s.	  	   Kurrent	  	   	  

vers	  1918	  	   Sütterlin	  	   	  

depuis	  1941	  	   Antiqua	  (typographie)	  
Normalschrift	  (manuscrite)	  	   (c)	  	  

Tableau 3. – Principales étapes des écritures gothiques al-
lemandes. (a) type de caractères utilisé dans l’imprimerie 
(édition de la Bible) ; (b) utilisation jusqu’au milieu du 
XXe siècle. ; (c) Abandon de l'écriture gothique par 
Adolf Hitler.	  

 
Tableau 4. – Les trois écritures gothiques : Kraktur, 

Sütterlin, Kurrent (voir aussi Tabl. 5). 

Ce	   n’est	   qu’en	   1859	   que	   l’enseignement	   du	  
français	  devint	  obligatoire	  en	  Alsace.	  Une	  dizaine	  

d'années	   après,	   l'Alsace	   redevient	   allemande	  
avec	   retour	   aux	   actes	   en	   allemand	   (de	   1871	   à	  
1919),	  puis	  de	  1940	  à	  1945.	  A	  noter	  que,	  contrai-‐
rement	  à	  ce	  qui	  se	  «	  racontait	  »	  en	  France,	  la	  pra-‐
tique	  de	  l'allemand	  n'a	  jamais	  été	  imposé	  aux	  Al-‐
saciens,	   puisqu'elle	   a	   toujours	   été	   leur	   langue	  
maternelle	   -‐	   ce	   aussi	  mon	   cas,	   toute	  ma	  généra-‐
tion	  a	  appris	  le	  français	  à	  l'école	  primaire.	  
Le	   français	   a	   été	   utilisé	   cependant	   dès	   1793	  

dans	  les	  communes	  welsches	  (francophones)	  ap-‐
partenant	   à	   l'Alsace,	   comme	   dans	   l'actuel	   Terri-‐
toire	  de	  Belfort	  et	  dans	  les	  vallées	  vosgiennes	  de	  
la	   Weiss,	   de	   la	   Lièpvrette,	   du	   Giessen	   et	   de	   la	  
Bruche.	   Note	  :	   Welsch,	   en	   allemand,	   signifie	   «	  
étranger	  parlant	  une	  langue	  non-‐germanique	  ».	  

Les	  Noms	  

En	   matière	   d'onomastique,	   il	   n'y	   a	   guère	   de	  
différences	  entre	   les	  noms	  alsaciens	  et	   les	  noms	  
allemands.	   Ceci	   est	   d'autant	   plus	   évident	   que	  
nombre	  d'ancêtres	  ont	  émigré	  en	  Alsace	  à	  partir	  
d'autres	   régions	   allemandes	   ou	   suisses,	   notam-‐
ment	  après	  la guerre de Trente-Ans. Les modifica-
tions des noms de famille dans le temps restent ex-
ceptionnelles, en tout cas dans nos familles. Ce 
maintien patronymique est également valable dans 
les branches émigrantes notamment aux Amériques 
(USA, Canada).  

 
Tableau 5. – Allemand gothique en écriture Kurrent. 

Contrairement	  aux	  motifs	  généralement	  avan-‐
cés,	   comme	   la	   transcription	   orale	   par	   l’admi-‐
nistration	  étatsunienne,	   les	   immigrants	  Wohlhü-‐
ter,	  Nadelhoffer,	  Wölfersheim,	  Sturm	  n’ont	  pas	  vu	  
leur	   patronyme	   changé,	   souvent	   avec	   maintien	  
de	   l'umlaut,	   jusqu’à	  nos	   jours	  !	   Il	  me	  semble	  que	  
ces	  modifications	  sont	  en	   fait	   liées	  à	   l'illettrisme	  
autant	   du	   porteur	   du	   nom	   qu'à	   l'agent	   d'immi-‐
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gration	  ou	  d'état-‐civil.	   Pour	  nombre	  de	   généalo-‐
giques,	   le	   nom	   de	   famille	   ne	   peut	   supporter	   de	  
changement	  dans	  les	  arbres	  :	  c'est	  un	  point	  tech-‐
nique	   dans	   les	   logiciels	   de	   bases	   de	   données	   ;	  
aussi	  est-‐il	  convenu	  d'utiliser	  le	  nom	  courant	  ac-‐
tuel	   (depuis	   1800)	   dans	   l'ensemble	   de	   l'ascen-‐
dance	   afin	   de	   s'assurer	   d'un	   arbre	   ascendant	   et	  
descendant	   complet.	   Si	   nécessaire,	   un	   change-‐
ment	   pourra	   être	   mentionné	   si	   votre	   logiciel	  
prend	  les	  variantes	  en	  compte,	  comme	  la	  derniè-‐
re	  version	  d’Heredis.	  
Cependant,	   les	  noms	  de	   familles	  anabaptistes	  

sont	   un	   cas	   particulier	   avec	   des	   variantes	   jus-‐
qu'entre	   enfants	   au	   sein	   d'une	   même	   famille	  
(voir	   Appendice).	   Ceci	   rend	   évidemment	   les	   re-‐
cherches	   dans	   une	   base	   de	   données	   généalogi-‐
ques	  particulièrement	  difficiles,	  voire	  stériles	  [1]	  .	  
En	   outre,	   l'origine	   ancestrale	   devient	   douteuse,	  
car	   le	   lien	   père-‐enfant	   n'est	   plus	   assuré	   notam-‐
ment	   dans	   les	   ascendances	   antérieures	   au	   XIXe	  
siècle	   en	   cas	   d'émigration	   aux	  USA	   où	   les	   regis-‐
tres	  n'existent	   que	  depuis	   le	   XXe	   siècle.	   Seule	   la	  
Bible	  de	  famille	  est	  alors	  un	  secours	  !	  
Dans	  les	  registres	  paroissiaux,	  la	  féminisation	  

du	  nom	  se	  faisait	  par	  adjonction	  de	  "-‐in",	  ou	  de	  "-‐
n"	   lorsque	   le	   nom	   se	   termine	   en	  déjà	   par	   "i"	   ou	  
"ÿ"	   [2]	   (par	  ex.	  Wohlhüter	  et	  Wohlhüterin).	  Cette	  
forme	   est	   souvent	   à	   l’origine	   d’erreur	   de	   trans-‐
cription	  en	   considérant	   comme	  patronyme	  cette	  
forme	   féminine.	  Cette	  pratique	  prend	   fin	  avec	   la	  
mise	  en	  place	  de	   l’Etat-‐Civil,	  en	  même	  temps	   les	  
patronymes	   prenaient	   leur	   forme	   définitive	   et	  
invariable.	   C'est	   la	   loi	   du	   6	   Fructidor	   an	   II	   (23	  
août	  1794)	  qui	  interdira	  à	  tout	  citoyen	  de	  porter	  
d'autre	  nom	  et	  prénom	  que	  celui	  inscrits	  sur	  son	  
acte	   de	   naissance.	   Par	   ex.	   Wilfersheim	   devient	  
ainsi	  Wölfersheim.	  Pour	  mon	  propre	  patronyme,	  
l'ancêtre	  est	  venu	  de	  Lüterswil	   (Canton	  de	  Solo-‐
thurn,	   Suisse)	   à	   Mittelwihr	   (Alsace)	   à	   la	   fin	   du	  
XVIIe	   siècle,	   où	   il	   s'est	   marié	   sous	   le	   nom	   Em-‐
mich,	   le	  patronyme	  d'origine	  (celui	  de	  son	  père)	  
                                                
[1] Une	  anecdote	  -‐	  un	  jour,	  je	  reçois	  un	  message	  d'une	  
cousine	   étatsunienne	   née	   Miller,	   du	   Erie	   Co	   (New-‐
York	   State)	   qui	   me	   demande	   de	   l'aider	   dans	   la	   re-‐
cherche	  de	  ses	  ascendants,	  car	  elle	  ne	  les	  trouve	  pas	  
alors	  que	  l'acte	  de	  naissance	  donne	  date	  et	  lieu	  dans	  
un	  village	  bas-‐rhinois	  bien	  identifié.	  Surpris	  je	  plon-‐
ge	   dans	   les	   actes	   et	   trouve	   toute	   son	   ascendance	   à	  
partir	   de	   l'ancêtre	   nommé...	   Müller	   !!	   Bien	   sûr	   de	  
Miller-‐	  Müller,	  c'est	  une	  histoire	  de	  meunier.	  

 
[2] En	  allemand,	  le	  y	  est	  une	  voyelle	  quand	  il	  représen-‐
te	   le	   son	   "ü"	   ou	   "i"	   ;	   dans	   ce	   dernier	   cas,	   il	   s’écrit	  
souvent	  avec	  un	  umlaut	  :	  ÿ	  et	  peut	  aussi	  se	  rempla-‐
cer	  par	  un	  i.	  

 

étant	  Ämch	  ou	  Emch	  toujours	  en	  usage	  en	  Suisse,	  
et	   la	   transformation	   définitive	   en	   Emig	   après	  
deux	  générations.	  
De	   l’umlaut	  (Umlaut	   en	   allemand):	   il	   désigne	  

la	   marque	   diacritique	   composée	   de	   deux	   petits	  
traits	   verticaux	   placés	   au-‐dessus	   d’une	   voyelle	  
pour	   indiquer	   la	  métaphonie.	  Attention	  à	  ne	  pas	  
confondre	   l'umlaut	   et	   le	   tréma	   en	   français,	   qui	  
est,	  quant	  à	  lui,	  constitué	  de	  deux	  points.	  Il	  modi-‐
fie	   le	   son	   de	   plusieurs	   voyelles	  :	   a	   o	   u,	   y	   ;	   dans	  
l’imprimerie,	   en	   l’absence	   d’umlaut	   ces	   lettres	  
sont	   remplacées	   respectivement	  par	   les	  digram-‐
mes	  :	  ae	  oe	  ue	  qui	  ne	  font	  que	  traduire	  un	  son.	  En	  
Allemagne,	  ces	  dernières	  formes	  ont	  été	  définiti-‐
vement	   supprimées	   dès	   le	   début	   du	   XXe	   siècle	  
par	   l’umlaut.	   C’est	   une	   orthographe	   archaïsante	  
que	  l'on	  trouve	  encore	  dans	  les	  pays	  (USA;	  Cana-‐
da...)	   ne	   disposant	   des	   caractères	   à	   diacritiques	  
dans	   leur	   imprimerie	   et	   ordinateur	   !	   En	   France	  
avec	   l’usage	   de	   l’ordinateur	   il	   en	   est	   de	   même,	  
l’usage	  de	  l’umlaut	  est	  devenu	  une	  obligation	  ty-‐
pographique	  en	  français.	  Les	  digrammes	  doivent	  
être	   remplacés	   par	   des	   lettres	   avec	   umlaut	   :	   on	  
ne	  doit	  plus	  écrire	  Schuerch	  mais	  Schürch,	  Wohl-‐
hueter	  mais	  Wohlhüter	  -‐	  en	  aucun	  cas	  ni	  Schurch	  
ou	  Wohlhuter.	   Avec	   un	   ordinateur,	   cela	   ne	   pose	  
aucun	   problème,	   alors	   respectons	   les	   patrony-‐
mes	  originaux	  de	  nos	  ancêtres.	   Il	   faut	  aussi	   rap-‐
peler	   que	   les	   accents	   doivent	   obligatoirement	  
être	  mis	  sur	  les	  lettres	  en	  majuscule.	  
La	   ligature	   en	   français	   Œ/œ,	   dite	   «	  e	   dans	  

l’o	  »,	  ou	  Æ	  ou	  ae,	  est	   latine	  et	  n’existe	  pas	  en	  al-‐
lemand	  –	  une	  erreur	  souvent	  commise	  en	  France.	  
Par	   ex.	   le	   village	   Röschwoog	   s’écrit	   aujourd’hui	  
officiellement	  Roeschwoog,	  mais	  Michelin	  ou	  Wi-‐
kipedia	  parmi	  d’autres	  l’écrivent	  Rœschwoog.	  
De	   l’origine	   du	   patronyme	  :	   le	   patronyme	  

d’une	   famille	   est	   généralement	   d’une	   origine	  
unique,	   souvent	   sans	   rapport	   avec	   le	  même	   pa-‐
tronyme	  d’une	  famille	  même	  voisine,	  parfois	  seu-‐
lement	  distante	  de	  quelques	  km.	   Il	   faut	  donc	  re-‐
monter	   vers	   le	   XIIe-‐XIIIe	   siècle	   pour	   connaître	  
l’explication	   et	   l’origine	   du	   nom.	   Et,	   pourtant,	  
bien	   des	   généalogistes	   pensent	   sans	   aucun	   fon-‐
dement	  que	  origine	  et	  explication	  de	  leur	  nom	  se	  
trouvent	   dans	   des	   ouvrages	   généralistes	   et	   pire	  
que	  le	  patronyme	  est	  unique	  et	  donc	  que	  tous	  les	  
porteurs	  de	  ce	  nom	  sont	  de	  la	  même	  famille,	  une	  
tendance	   très	   américaine,	   mais	   pas	   seulement	  !	  
Surement	   tous	   descendants	   d’Adam	   et	   d’Eve.	   Il	  
s’agit	   toujours	  de	  démontrer,	  et	  non	  de	  recopier	  
(appelé	   aujourd'hui	   copier-‐coller	   !)	   ce	   qui	  
conduit	  souvent	  à	  des	  erreurs.	  
Ces	   remarques	   confirment	   combien	   chaque	  

nom	  de	  famille	  est	  un	  cas	  particulier	  qui	  ne	  peut	  
s'assimiler	   à	   un	   cas	   général.	   Cela	   a	   été	   fait	   trop	  
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souvent	  expliquant	  combien	  de	  fausses	  interpré-‐
tations	   continuent	   à	   être	   propagées	   et	   à	   induire	  
en	   erreur	   des	   généalogistes	   crédules	   et	   aussi	  
ignorant	   des	   spécificités	   alsaciennes	   et	   alleman-‐
des	   qui	   ont	   été	   soigneusement	   cachées	   dans	   les	  
cours	  d'Histoire...	  de	  France,	  en	  commençant	  par	  
ces	   rois	   francs,	   donc	   allemands	   et	   parlant	   l'alle-‐
mand	  moyen	   (Mitteldeutsch),	   qui	   ont	   conquis	   et	  
occupé	  la	  "France"	  et	  qui	  sont	  considérés	  aujour-‐
d'hui	   comme	   rois	  de	  France	   !	   dont	   les	  Merowin-
ger	   dits	   mérovingiens,	   les	   Karolinger	   dits	   caro-‐
lingiens...	  et	  autres	  Kapetinger	  dits	  capétiens.	  
Enfin,	   dans	   un	   cadre	   très	   général,	   il	   ne	   faut	  

jamais	   négliger	   la	   contribution	   –	   à	   50%	  !	   –	  
qu’apporte	   le	   conjoint	   et	   son	   nom	   dans	   une	   re-‐
cherche	   généalogique,	   parfois	   insoluble	   sans	   cet	  
apport	  plus	  que	  complémentaire.	  De	  tradition	  al-‐
lemande	  ou	  suisse,	  le	  nom	  s’attribue	  à	  une	  famil-‐
le	   pour	   la	   distinguer	  des	   autres	   familles	   compo-‐
sant	   un	   groupe	   social.	   En	   généalogie,	   chaque	  
époux	  conserve	  son	  patronyme	  toute	  sa	  vie	  ;	  c'est	  
aussi	   le	   cas	   officiellement	   en	   France	   et	   en	   Alle-‐
magne.	   Ailleurs,	   il	   y	   a	   parfois	   collusion	   entre	  
l’usage	   sociétal	   et	   l’usage	   officiel,	   c’est	   évidem-‐
ment	  une	  erreur	  en	  généalogie.	  

Les	  Prénoms	  

La	   plupart	   des	   enfants	   possèdent	   deux	   pré-‐
noms	  en	  Alsace	  :	  le	  premier	  est	  celui	  dit	  de	  la	  fa-‐
mille,	   et	   le	   deuxième	   est	   celui	   propre	   à	   l’enfant,	  
donc	   l’usuel.	  La	  dénomination	  à	  utiliser	  est	   celle	  
indiquée	  exclusivement	  sur	  l’acte	  de	  naissance	  et	  
dans	   la	   langue	   de	   cet	   acte.	   Dans	   d'autres	   actes,	  
comme	  ceux	  de	  mariage	  ou	  de	  décès,	  seul	  le	  pré-‐
nom	   usuel	   est	   souvent	   indiqué.	   Les	   données	  
fournies	   par	   l'acte	   de	   naissance	  doivent	   être	   re-‐
cherchées	   afin	   de	   vérifier	   l’identité	   réelle	   de	   la	  
personne	   ;	  cela	  vaut	  aussi	  pour	   les	  parents	  dans	  
tout	  acte.	  Une	  identité	  partielle	  est	  souvent	  sour-‐
ce	   d'erreur	   ou	   de	   confusions,	   d’autant	   qu’en	  
France	   le	   premier	   prénom	   est	   généralement	  
l’usuel.	   Dans	   les	   recensements,	   seul	   prénom	  
usuel	  était	  généralement	  mentionné.	  
La	   traduction	  d’un	  prénom	  allemand	  en	   fran-‐

çais	   ou	   en	   anglais	   souvent	   obère	   l’usage	   au	   sein	  
de	   la	   famille.	   En	   effet,	   Johann,	   Johannes,	   Hans,	  
Hanss…	   ne	   peuvent	   se	   traduire	   en	   français	   que	  
par	   Jean	  ;	   or,	   en	   allemand,	   chacun	   de	   ces	   pré-‐
noms	  est	  spécifique,	  distinct	  de	  l'autre,	  et	  permet	  
de	  distinguer	  deux	  personnes	  au	  sein	  de	  la	  famil-‐
le	   entre	   frères,	   sœurs	   ou	   cousins	   germains.	   Ceci	  
vaut	   pour	   d’autres	   prénoms	   comme	   Catharina,	  
Kathrina,	   Catherina…,	   Michel	   ou	   Michael	   (pas	  
d’umlaut	  ici	  !).	  À	  ne	  pas	  connaître	  ou	  mal	  les	  us	  et	  
coutumes	   locales	   conduit	   à	   faire	   des	   erreurs	   et	  
les	   transmettre.	   Un	   autre	   point	   souvent	   négligé	  
est	   le	   surnom	   pour	   les	   hommes	   :	   der	   Alte,	   der	  

Mittere,	  der	  Junge.	  Or,	  ce	  surnom	  change	  dans	  le	  
temps,	   car	   au	   décès	   du	   "Vieux"	   (Alte)	   c'est	   le	  
"Moyen"	   (Mittlere)	   ou	   le	   "Jeune"	   (Junge)	   qui	  
s'appelera	  Alte	   dans	  un	   acte.	   Ensuite	   ce	   surnom	  
n'est	  pas	  toujours	  du	  père	  à	  son	  fils	  ou	  petit-‐fils,	  
mais	  parfois	  au	  cousin	  germain.	  Donc	  au	  combien	  
la	  généalogie	  est	  une	  histoire	  de	  famille	  !	  

	   d'après	  l'acte	  de	  
naissance	  

prénom	  
usuel	   US	  ranking	  

grand-‐
père	   Johann	  Martin	   Martin	   John	  I	  

père	   Johann	  David	   David	   John	  II	  

fils	   Johann	  Michael	   Michael	   John	  III	  
	   	   	   	  

grand'	  
mère	   Maria	  Catharina	   Catharina	   	  

mère	   Maria	  Margaretha	   Margaretha	   	  

épouse	   Anna	  Margaretha	   Margaretha	   	  

Table	  6.	  –	  Exemple	  de	  prénoms	  sur	   trois	  générations	  
d'Alsaciens.	  Le	  prénom	  usuel	  est	  généralement	  le	  seul	  
utilisé	   dans	   les	   actes	   de	  mariage,	   de	   décès,	   et	   les	   re-‐
censements.	  La	  retranscription	  donnée	  par	  des	  généa-‐
logistes	  étatsuniens	  est	  en	  colonne	  4	  ;	  en	  outre,	  seul	  le	  
prénom	   est	   fourni	   pour	   les	   épouses	   (qui	   portent	   de	  
nom	  de	  famille	  de	  leur	  époux	  et	  non	  le	  leur	  propre)	  ce	  
qui	  empêche	  toute	  généalogie	  ascendante.	  Voir	  texte.	  
Dans	  la	  culture	  alsacienne	  (allemande),	  la	  tra-‐

dition	   veut	   que	   le	   prénom	   soit	   indiqué	   avant	   le	  
nom	  de	  famille.	  On	  appréhende	  ici	  les	  différences	  
entre	  alsaciens	  (de	  culture	  allemande)	  et	  français	  
(de	   culture	   latine),	   ainsi	   que	   les	   lacunes	   histori-‐
ques	   qui	   laissent	   souvent	   penser	   que	   les	   alsa-‐
ciens	  sont	  des	  français	  !	  Certes	  aujourd’hui	  de	  na-‐
tionalité,	  mais	  pas	  de	  culture	  [3].	  
Références	  et	  Liens	  
Archives	  départementales	  du	  Bas-‐Rhin,	  en	   ligne	   :	  Re-‐
gistres	  paroissiaux	  et	  documents	  d'état	  civil,	  Recen-‐

                                                
[3] En	   devenant	   allemand	   ou	   redevenant	   français	   au	  
cours	  des	  siècles	  précédents,	  l'indigène	  devait	  démon-‐
trer	  qu'il	  était	  alsacien	  depuis	  au	  moins	   trois	  généra-‐
tions.	   Aujourd'hui,	   il	   suffit	   de	   naître	   en	   Alsace	   pour	  
prétendre	  au	  terme	  Alsacien,	  sans	  avoir	  aucune	  cultu-‐
re	   locale,	   encore	  moins	   linguistique	   !	   Cela	   vaut	   pour	  
tout	  le	  territoire	  français.	  C'est	  aussi	  cela	  que	  les	  indi-‐
gènes	  alsaciens	  remettent	  en	  question.	  	  Nota	  :	  en	  Alsa-‐
ce,	   l'indigénat	   n'est	   pas	   du	   tout	   péjoratif,	   bien	   au	  
contraire	  car	  il	  marque	  son	  appartenance	  historique	  à	  
un	  lieu,	  une	  région	  -‐	  voir	  Annuaire	  de	  la	  Commission	  du	  
Droit	   International	   (1997),	   vol.	   2,	   1e	   partie,	   Docu-‐
ments	  de	  la	  49e	  session	  (ONU),	  p.	  34	  et	  55.	  Rappelons	  
aussi	   la	   différence	   dans	   l'identité	   national	   entre	   le	  
droit	   du	   sol	   (français)	   et	   le	   droit	   du	   sang	   (allemand)	  
auquel	  il	  a	  été	  ajouté	  en	  2000	  un	  droit	  du	  sol	  pour	  les	  
étrangers	  de	  3e	  génération	  sur	  le	  sol	  allemand.	  
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Appendice	  
Les	  patronymes	  anabaptistes	  

et	  leurs	  variantes	  

L'exemple	  des	  Schürch	  

En	  Alsace...	  

L'usage	  de	  variantes	  dans	  les	  patronymes	  par	  
les	  anabaptistes	  suisses	  (Täufer),	  en	  l'occurrence	  
des	  mennonites	   et	   des	   amish,	   existe	   depuis	   leur	  
émigration	   dès	   le	   XVIIe	   siècle.	   Ainsi,	   pour	   les	  
Schürch,	  on	  note	  des	  différences	  dans	  les	  varian-‐
tes	   selon	   la	   région,	   mais	   uniquement	   chez	   cer-‐
tains	   émigrants.	   Ces	   variantes	   peuvent	   affecter	  
jusqu'à	  chaque	  enfant	  au	  sein	  d'une	  même	  famil-‐
le,	   au	   point	   que	   chaque	   enfant	   peut	   porter	   un	  
nom	  de	  famille	  dérivé	  différent.	  En	  revanche,	  des	  
familles	  mennonites	  émigrées	  de	  Suisse	  en	  Alsa-‐
ce	  et	  Comté	  de	  Monbéliard	  n'ont	  pas	  modifié	  leur	  

nom	  originel,	  comme	  les	  Graber,	  Roth,	  Amstutz...	  
(Emig,	  2014b).	  
En	   fait,	   aucun	   des	   émigrés	   mennonites	  

Schürch	  n'a	  gardé	   l'écriture	  du	  patronyme	  origi-‐
nal	  :	  or,	  ce	  patronyme	  existait	  (et	  existe	  toujours)	  
une	  vingtaine	  de	   familles	  protestantes	   en	  Suisse	  
(principalement	   dans	   le	   Canton	   de	   Berne)	   sans	  
lien	  de	  parenté	   les	  unes	  avec	   les	  autres.	  A	  partir	  
de	   1794,	   ces	   variantes	   ont	   été	   soumises	   à	   la	   loi	  
française	  du	  6	  Fructidor	  an	  II	  (23	  août	  1794).	  
o Schirch,	   Schürch,	   Schirck	   :	   au	   XVIIIe	   siècle	   dans	   la	  

Principauté	  de	  Montbéliard	  
o Churc,	   Chure,	   Churq,	   Churque,	   Schirch,	   Schurck,	  

Schurque,	   Surcke,	   Surque,	   Schink,	   Schürk	   :	   dans	   le	  
Territoire	  de	  Belfort	  et	  le	  Sundgau.	  

o Schurch,	  Schircker,	  Schirger	  :	  au	  XVIIe	  siècle	  dans	  le	  
Sundgau	  près	  de	  Muhlhouse.	  

o Cheric,	  Cherich,	  Cherique,	  Chirk,	  Gerig,	  Goerig,	  Keri-
que,	  Koerique,	  Scherich,	  Scherig,	  Scherik,	  Scherique,	  
Schir,	   Schirch,	   Shirck,	   Schirk,	   Schirsch,	   Schoerich,	  
SchoerSchurch,	  Schircher,	  Schirher	   :	  au	  XVIIe	  siècle	  
dans	  la	  seule	  vallée	  de	  la	  Bruche.	  
De	  telles	  variations	  patronymiques	  ne	  se	  ren-‐

contrent	  que	  dans	  les	  familles	  anabaptistes,	  alors	  
que,	   dans	   les	   familles	   catholiques	   ou	   protestan-‐
tes,	  les	  changements	  sont	  mineures	  pour	  un	  nom	  
donné.	  Ceci	  est	  également	  valable	  dans	  les	  famil-‐
les	  Schürch	   catholiques	  en	  Alsace,	   généralement	  
originaires	   du	   canton	   catholique	   de	   Luzern	   (Lu-‐
cerne).	  
Des	   recherches	   ont	   été	   faites	   pour	   tenter	   de	  

trouver	  une	  explication	  auprès	  des	  descendants,	  
mais	   sans	   succès.	   Dans	   des	   registres	   du	   Doubs,	  
les	   patronymes	   mennonites	   sont	   inscrits	   avec	  
leur	   variante	   (ce	   qui	   ne	   se	   produit	   jamais	   pour	  
les	  autres	  patronymes).	  Marthelot	  (1950)	  propo-‐
se	  comme	  explication	  :	  «	  on	  a	  pu	  noter	  les	  défor-‐
mations	  subies	  par	  les	  noms	  de	  famille	  mennoni-‐
tes,	  de	  consonance	  germanique,	  dans	  ces	  pays	  de	  
langue	   romane.	  »	   Or,	   les	   familles	  mennonites	   se	  
sont	  installées	  de	  préférence	  dans	  ou	  près	  de	  vil-‐
lages	  germanophones,	  à	   l'exception	  du	  territoire	  
de	  Belfort	  et	  de	  la	  partie	  romanophone	  du	  Sund-‐
gau,	   où	   cependant	   existent	   de	   nombreux	   patro-‐
nymes	   à	   consonance	   et	   écriture	   germaniques.	  
Même	  dans	  la	  vallée	  de	  la	  Bruche,	  les	  cantons	  de	  
Saales	   et	   de	   Schirmeck	   étaient	   germanophones	  
au	   sein	  de	   la	  Principauté	  de	  Salm-‐Salm	  romano-‐
phone.	   Il	   est	   néanmoins	   certain	   que	   des	   patro-‐
nymes	  ont	  été	  francisés,	  comme	  le	  remplacement	  
du	   sch	   par	   ch.	   Les	   anabaptistes	   ont	   maintenu	  
l'usage	   de	   l'allemand	   et	   du	   Schwyzerdutch	   (le	  
suisse	   allemand	   d'origine	   alémanique	   comme	  
l'alsacien),	  même	   aux	  USA	   avec	  un	  dialecte	   alle-‐
mand	  connu	  sous	  le	  nom	  «	  Pennsylvania	  Dutch	  »	  
(allemand	  de	  Pennsylvanie).	  
Dans	  les	  Vosges,	  en	  Lorraine	  francophone,	  les	  
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noms	   sont	   orthographiés	   sous	   une	   forme	   inter-‐
médiaire	  entre	  l’écriture	  suisse	  allemande	  initia-‐
le	  (Rupp	  –	  Roupe)	  et	  le	  français	  mais	  pas	  encore	  
de	   manière	   définitive	   (Gueingerich	   va	   devenir	  
Gingry).	   Francisé	   à	   l’oreille	   par	   l’officier	   d’Etat	  
Civil,	   un	   nom	   revient	   parfois	   à	   son	   orthographe	  
germanique	   originelle	   :	   Herchi	   en	   Hirshi	   puis	  
Hirschy.	  
Il	   se	  confirme	  que	  ces	   telles	  variations	  patro-‐

nymiques	  ne	  s'observent	  que	  chez	  les	  anabaptis-‐
tes	   en	   Alsace,	   et	   pas	   dans	   les	   familles	   voisines	  
tant	   catholiques	   que	   protestantes	   (luthériennes	  
ou	   réformées).	   Car,	   la	   déformation	   des	   patrony-‐
mes	   est	   connue	   en	   Alsace	   liée	   à	   l'usage	   de	  
l’allemand	   et	   des	   dialectes	   liés,	   alémaniques	   et	  
franciques.	   Les	   noms	   étaient	   transcrits	   par	   rap-‐
port	   à	   ce	   que	   les	   gens	   disaient.	   Certains	   patro-‐
nymes	   français	   ont	   été	   germanisés.	   Mais	   ces	  
changements	   s'étalent	   généralement	   sur	   plus	  
d'un	  siècle,	  alors	  que	  chez	  les	  anabaptistes	  les	  dé-‐
formations	  sont	  intra-‐générationnelles.	  

En	  Amérique...	  

«	  Il	   y	   a	   [y	   aurait	  ?]	   quelques	   62	   façons	   diffé-‐
rentes	   d'écrire	   le	   nom	   Schürch	   en	   Amérique	   du	  
Nord	  »	   selon	   un	   relevé	   fait	   aux	   USA	   et	   Canada	  
(Tabl.	  7)	  ;	  mais	  il	  y	  a	  aussi	  deux	  autres	  variantes	  
en	  Alsace,	  non	  représentées,	  comme	  Schicker	  ou	  
Schirger.	  

	  
Tableau 7. – Représentation picturale de l'ensemble des 
variantes américaines du nom de famille suisse Schürch 
[présentée lors du Schürchtreffen 2010 de la SGNS - 
Schweizerische Gesellschaft der Namensträger Schürch).	  
Il	   s’agit	   là	  de	  noms	  de	   famille	  dont	  beaucoup	  

n’ont	   aucune	   relation	   de	   parenté	   et	   n’en	   ont	   ja-‐
mais	  eu.	   Il	  y	  a	   là	  un	  amalgame	  propice	  à	  des	  er-‐
reurs	  généalogiques,	  j’en	  ai	  traitées	  au	  grand	  dé-‐

sespoir	   d’américains.	   Par	   ex.,	   Schorch,	   Schorg,	  
Schurg,	  Schurig,	  sont	  des	  noms	  sans	  origine	  avec	  
la	   Suisse,	   mais	   d’un	   immigrant	   de	   France	   ou	  
d’Allemagne.	   Simplement,	   tant	   que	   le	  nom	  exact	  
d’un	   émigrant	   du	   Vieux-‐Monde	   vers	   les	   Améri-‐
ques	  ne	  peut	  être	  certifié	  par	  un	  acte	  de	  naissan-‐
ce	  officiel,	   il	   est	   illusoire	  de	   lui	  attribuer	  une	  as-‐
cendance,	  sauf	  à	  se	   faire	  plaisir	  avec	  de	   faux	  an-‐
cêtres	   –	   plus	   courant	   aux	   USA	   qu’on	   ne	   peut	   le	  
penser.	  

→	  dans	  les	  branches	  étatsuniennes....	  
Cette	   multitude	   de	   patronymes	   aux	   USA	   fait	  

qu'il	   devient	   difficile	   de	   connaître	   la	   véritable	  
origine	  de	  son	  porteur	  pour	  les	  descendants	  état-‐
suniens,	  mais	   aussi	   alsaciens,	   pire	   au	   sein	  d'une	  
même	   famille	   le	   nom	   de	   famille	   peut	   changer	  
d'un	   enfant	   à	   l'autre.	   Ceci	   est	   évidemment	   sur-‐
prenant	   pour	   des	   émigrants	   tellement	   fiers	   de	  
leur	  origine,	  et	  pourtant	  il	  est	  parfois	  impossible	  
d’assurer	  que	  les	  ascendants	  sont	  des	  Schürch	  de	  
Suisse.	  La	  cause	  de	  ces	  changements	  patronymi-‐
ques	  avait	  été	  "simplement"	  expliquée	  par	  le	  fait	  
que	   :	   «	  Quand	   les	   Schürch	   de	   Suisse	   débarquè-‐
rent	   dans	   la	   colonie	   de	   Pennsylvanie,	   qui	   été	  
gouvernée	   par	   les	   Britanniques,	   les	   noms	   à	  
consonance	  germanique	  étaient	  souvent	  modifiés	  
par	   les	   Officiers	   qui	   parlaient	   anglais	   et	   qui	  
n'étaient	  pas	   familiers	   avec	   les	  noms	  allemands.	  
Aussi,	   certains	   changements	   ont	   été	   observés	   à	  
cause	  de	  l'alphabet	  anglais,	  où	  par	  exemple	  le	  'ü'	  
n'existe	  pas.	  »	  
La	  tendance	  pour	  les	  familles	  descendants	  des	  

Schürch	   de	   Sumiswald,	   installées	   en	   Pennsylva-‐
nie	  (USA)	  dès	  leur	  immigration	  depuis	  la	  Suisse,	  a	  
été	   d'utiliser	   comme	  patronyme	   Sherk	   ou	   Shirk,	  
ou	  les	  deux	  au	  sein	  d'une	  même	  famille	  !	  Aujour-‐
d'hui,	   on	   relève	   principalement	   les	   patronymes	  
Sherk,	   Sherick,	   Sherrick,	   Shirk	   pour	   les	   descen-‐
dants	   américains	   des	   Schürch	   de	   Sumiswald	   et	  
seulement	   Schicker	   ou	   Schirger	   en	   Alsace	   (de	  
mes	  ancêtres	   -‐	  ma	  grand-‐mère	  suissesse	  est	  une	  
Schürch	  née	  à	  Huttwil).	  
→	  dans	  les	  branches	  canadiennes....	  
La	  première	  génération	  de	  la	  famille	  de	  Joseph	  

Sherk	   (1769-‐1853)	   (issu	   de	   Joseph	   Schürch	   de	  
Sumiswald	   Code-‐H),	   qui	   a	   émigré	   au	   Canada	  
(Waterloo	   Co,	   à	   l'ouest	   de	   Toronto)	   se	   faisait	  
nommer	   Schoerg	   ou	   Schorg.	   Ensuite,	   Joseph	   ap-‐
paraît	   dans	   les	   registres	   de	   1842	   et	   1851	   sous	  
Sharick,	   alors	   que	   lui-‐même	   se	   faisait	   nommé	  
“Joseph	   Shorg”.	   En	   fait,	   il	   était	   notoire	   que,	   lors	  
des	  recensements,	  l'employé	  notait	  le	  patronyme	  
selon	   la	   prononciation	   et	   non	   comment	   il	   était	  
épelé.	  Un	  des	  frères	  de	  Joseph	  et	  ses	  descendants	  
se	   faisaient	   appelés	   Sherrich	  ou	   Shirk.	   Le	   fils	   de	  
Joseph,	  Samuel,	  puis	  ses	  descendants	  (au	  Canada	  
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et	   dans	   le	   Michigan,	   USA)	   se	   sont	   fait	   appelés	  
Sherk.	  Un	  autre	  fils	  Jacob	  a	  gardé	  le	  nom	  de	  Sha-‐
rick,	  mais	  ceux	  de	  ses	  descendants	  partis	  au	  Mi-‐
chigan	  se	  sont	  fait	  appelés	  Shirk,	  tandis	  que	  ceux	  
qui	   sont	   restés	   au	   Canada	   ont	   fini	   par	   se	   faire	  
nommés	  Sherk,	  sauf	  Caleb	  (né	  en	  1869),	  petit-‐fils	  
de	  Jacob.	  
La	   similitude	   des	   variantes	   américaines	   avec	  

celles	  observées	  en	  Alsace	   laisse	  à	  supposer	  que	  
ces	  dernières,	  plus	  anciennes,	  ont	  servi	  de	  modè-‐
le	  aux	  émigrants	  vers	  les	  Amériques.	  En	  outre,	  ils	  
transitaient	  par	  les	  cantons	  de	  Bâle,	  puis	  par	  l'Al-‐
sace,	   en	  navigant	   généralement	   sur	   le	  Rhin	   vers	  
des	   ports	   de	   la	   mer	   du	   Nord	   pour	   l'embarque-‐
ment	   sur	   des	   voiliers	   en	   partance	   vers	   la	   Penn-‐
sylvanie.	  

Car,	  en	  Europe...	  

Entre	   pays	   latins	   et	   pays	   anglo-‐saxons	   euro-‐
péens,	   les	   traditions	   de	   patronyme	   sont	   un	   peu	  
différentes	  mais	   strictes,	   car	   le	  patronyme	  exact	  
détermine	   l'appartenance	   à	   sa	   famille,	   à	   ses	   as-‐
cendants	   et	   ceci	   déjà	   dans	   les	   registres	   parois-‐
siaux	   et	   auparavant	  dans	   les	   registres	  notariaux	  
(1200-‐1500),	  bien	  avant	  la	  mise	  en	  place	  des	  re-‐
gistres	  d'Etat-‐Civil.	  L'enfant	  se	  référait	  au	  nom	  de	  
son	  père.	  En	  effet...	  
Au	  Moyen-‐Âge,	  chaque	  enfant	  recevait	  un	  nom	  

de	  baptême	   :	   c'était	   son	  nom	  véritable,	   celui	  qui	  
identifiait	   sa	   personne.	   Aussi,	   pour	   le	   désigner	  
entre	  plusieurs	  portant	  le	  même,	  on	  ajoutait	  «	  fils	  
ou	  fille	  de...	  »	  selon	  construction	  utilisant	  le	  géni-‐
tif.	   A	   partir	   du	   XVe	   siècle,	   un	   long	   processus	   de	  
fixation	  des	  noms	  de	   famille	  s'amorce.	  Ce	  Beina-
me	   devient	   donc	   le	   patronyme,	   mais	   le	   nom	   de	  
baptême	  restera	  primordial	  jusqu'au	  XVIIe	  siècle	  
-‐	  mais	  ceci	  est	  encore	  en	  cours	  dans	  les	  pays	  an-‐
glo-‐saxons	   (given	   name/christian	   name	   vs	   sur-‐
name/last	   name/family	   name),	   et,	   comme	   dans	  
les	  pays	  germanophones,	   le(s)	  prénom(s)	  précè-‐
de(nt)	  le	  nom	  de	  famille.	  	  	  
En	  France,	   le	  prénom	  est	   joint	  au	  nom	  patro-‐

nymique	   pour	   distinguer	   les	   différentes	   person-‐
nes	   d'une	   même	   famille.	   Les	   variantes	   sont	   mi-‐
neures	   et	   le	   patronyme	   est	   définitif	   dès	   1794	  
après	   la	  mise	   en	   place	   des	   registres	   d'Etat-‐civil,	  
remplaçant	  les	  registres	  paroissiaux.	  
En	  Suisse,	  il	  faudra	  attendre	  que	  Napoléon	  Ier	  

transfère	   l'état-‐civil	   des	   églises	   aux	   structures	  
laïques	   en	   créant	   la	   Confédération	   Helvétique,	  
pour	  fixer	  définitivement	  les	  patronymes	  !	  
Pourquoi	   ce	   besoin	   de	   changement	   patronymi-‐
que...	  
Si,	   comme	   le	   reconnaissent	   nos	   cousins	  

«	  Schürch	  »	  d'Amérique,	  on	  ne	  connaît	  pas	  la	  rai-‐
son	  du	  changement	  de	  patronyme,	  il	  est	  fort	  pos-‐
sible	  que,	   sans	   en	  exclure	   la	  possibilité,	   le	   chan-‐
gement	  de	  nom	  dût	  avoir	  une	  cause	  plus	  profon-‐
de	   que	   seulement	   une	   «	  américanisation	  »	   du	  
nom	   Schürch,	   puisqu'on	   retrouve	   la	   même	   ten-‐
dance	   en	   Alsace	   de	   langue	   allemande	   (alémani-‐
que	   comme	   la	   Suisse).	   En	   revanche,	   les	   familles	  
alsaciennes	   de	   mes	   grands-‐parents	   paternels	  
Wohlhüter,	   Sturm	  et	  Nadelhoffer	   ayant	   de	   nom-‐
breuses	  branches	  aux	  USA	  issues	  de	  l'émigration	  
aux	   mêmes	   époques	   ont	   toutes	   gardé	   leur	   nom	  
jusqu'à	  ce	  jour	  sans	  aucune	  altération.	  
Peut-‐on	  penser	   à	  un	   changement	  de	  nom	  vo-‐

lontaire	  lié	  aux	  conséquences	  d'une	  fuite	  ou	  d'un	  
exil	   forcé	   de	   la	   mère-‐patrie	   à	   cause	   de	   convic-‐
tions	   politico-‐religieuses.	   Le	   débat	   est	   ouvert,	  
d'autant	  que	  les	  Schürch	  de	  Suisse	  eux	  n'ont	  pas	  
modifié	  leur	  nom	  depuis	  le	  XIVe	  siècle.	  
Les	   noms	   Schirch,	   Schirck,	   Schirk,	   Schurck,	  

sont-‐ils	   tous	   des	   variantes	   du	   patronyme	  
Schürch	  ?	  
Rien	   n'est	  moins	   sûr,	   au	  moins	   en	  Alsace.	   En	  

effet...	  
o Schirch	   ou	   Schurck	   peut	   avoir	   pour	   racine	  
"schirge",	   signifiant	   en	   alsacien	   pousser	   ou	  
glisser.	   La	   personne	   ainsi	   désignée	   aurait	   pu	  
avoir	  un	  fort	  caractère	  d'opposition.	  

o Schirch	  est	  une	  forme	  germanique	  du	  nom	  de	  
baptême	   Georg,	   sans	   doute	   influencée	   par	   le	  
slave.	   On	   trouve	   également,	   avec	   le	   même	  
sens,	  les	  patronymes	  Schirach,	  Schira(k),	  Schi-‐
ro(k),	  Schirck,	  Schirk.	  

Certes,	   les	   variantes	   pour	   les	   familles	   dont	  
l’origine	  est	  bien	  établie	  par	   les	  actes,	  ne	  posent	  
évidemment	   aucun	   souci	   de	   parenté.	   Mais,	   à	  
l’inverse,	  un	  nom	  ne	  peut,	  sans	  preuve	  écrite,	  être	  
considéré	   comme	   variante	   d’un	   nom	   donné.	   Il	  
faut	  aussi	  reconnaître	  que	  cela	  touche	  à	   l’affectif	  
et	   l’envie	   d’y	   croire	   finit	   parfois	   par	   prendre	   le	  
dessus	  sur	   la	  réalité.	  Les	  exemples	  ne	  manquent	  
pas	  et	  les	  descendants	  outre–atlantiques	  se	  mon-‐
trent	  assez	  friands.	  
Pourtant,	   seules	   les	   variantes	   patronymiques	  

apparues	  dans	  un	  arbre	  généalogique	  donné	  ont	  
un	  intérêt	  ;	  ce	  ne	  sont	  généralement	  que	  de	  sim-‐
ples	   fluctuations	   orthographiques.	   Introduire	  
d'autres,	  non	  pertinentes,	  ne	  pourrait	  que	  provo-‐
quer	   inutilement	   la	   confusion	   dans	   la	   base	   de	  
données,	  et	  plus	  si	  celle-‐ci	  est	  mise	  en	  ligne.	  

	  

	  
	  

30/12/2017 35



Citation	  :	  	   Emig	  C.	  C.	  2015.	  The	  Protestant	  genealogy	  in	  Alsace	  ...	  remarks	  and	  advices.	  Nouveaux	  
eCrits	  scientifiques,	  NeCs_01-201-en,	  p.	  1-8.	  

http://paleopolis.rediris.es/NeCs/NeCs_01-2015-en/	  
©	  sous	  licence	  Creative	  Commons	  [CC	  BY-‐NC-‐ND	  3.0]	  

____________________________________________________________________________________________________________	  

The	  Protestant	  genealogy	  in	  Alsace	  ...	  remarks	  and	  advices	  	  

Christian	  C.	  Emig	  
Directeur	  de	  Recherches	  Honoraire,	  CNRS	  

20,	  Rue	  Chaix,	  13007	  Marseille	  
brachnet@aliceadsl.fr	  

	  
Abstract	  

Dealing	  with	   the	   genealogy	   of	   his	   Alsatian	   ancestors	   requires	   good	   historical,	   geographical,	   linguistic,	   reli-‐
gious,	  cultural	  knowledge	  as	  well	  as	  those	  of	  the	  local	  laws	  and	  customs	  of	  a	  region	  whose	  German	  origin	  is	  mil-‐
lenary.	  Although	  a	  today	  French	   identity,	  French-‐German	  bilingualism	  is	  official.	  Religious	  affiliation	  remains	  a	  
paramount	  information	  in	  searching	  for	  ascendants.	  The	  Protestant	  church	  registers	  began	  about	  1625:	  written	  
in	  Gothic	  German,	  as	  well	  as	  the	  first	  ten	  years	  for	  civil	  records	  from	  1793	  and	  revert	  to	  German	  from	  1871	  to	  
1919.	  Lutherans,	  Anabaptists	  and	  Reformed	   (mainly	  zwinglianists),	  used	  German	  until	   the	  1950s	   in	   their	   reli-‐
gious	  rites.	  Always	  applying	  the	  Napoleonic	  concordat	  of	  1801,	  the	  French	  law	  of	  1905	  on	  secularism	  does	  not	  
apply	  in	  Alsace	  and	  religious	  affiliation	  is	  officially	  declared.	  According	  to	  the	  Protestant	  parishes,	  the	  Julian	  cal-‐
endar	  was	  replaced	  late	  by	  the	  Gregorian	  one,	  sometimes	  only	  in	  1700,	  as	  in	  Switzerland.	  The	  present	  paper	  is	  
focusing	  on	  some	  specific	  points	  of	   the	  Alsatian	  genealogy	  providing	  a	   few	  remarks	  on	  and	  basic	   tips	   to	  avoid	  
mistakes	  (that	  even	  experienced	  genealogists	  sometimes	  continue	  to	  commit)	  when	  facing	  Protestant	  trends.	  
	  
In	  Alsace,	  Protestants	  have	  German	  culture	  more	  
pronounced	   than	   in	   other	   religions,	   because	   the	  
vast	   majority	   are	   Lutherans	   from	   the	   Augsburg	  
Confession.	  For	  all	  ecclesial	  acts	  the	  language	  was	  
in	   German	   since	   the	   Reformation	   induced	   by	  
Martin	   Luther	   and	   his	   translation	   of	   the	   Bible,	  
printed	   by	   Gutenberg.	   The	   introduction	   of	   bilin-‐
gual	   offices	   occurred	   in	   the	   1950s!	   I	   remember	  
the	   first	   one	   in	   Colmar;	   only	   the	   sermon	  was	   in	  
French.	  
For	   almost	   a	   millennium,	   Alsace,	   German	   soil,	  
was	   part	   of	   Heiliges	   Römisches	   Reich	   deutscher	  
Nation	  (translated	   to	  English	  as	  The	  Holy	  Roman	  
Empire	  -‐	  but	  should	  be	  complete	  by	  adding	  of	  the	  
German	  Nation)	  since	  February	  2,	   962	  by	  Otto	   I,	  
and	  partially	  of	  the	  Second	  and	  Third	  Reich.	  Alsa-‐
tian	  genealogies	  follow	  the	  German	  practice	  until	  
the	   early	   nineteenth	   century	   and	   from	   1871	   to	  
1919	  and	  1939	  to	  1944.	  Yet	  today	  local	   laws	  ap-‐
ply	  which	  were	  inherited	  from	  German	  times	  and	  
from	  French	  occupation,	  i.e.,	  the	  Napoleonic	  Con-‐
cordat	   of	   1801	   and	   the	   non-‐application	   of	   the	  
French	   law	  of	  1905	  on	   secularism.	  The	   religious	  
affiliation	  of	   the	  ascendants	   is	  crucial	  knowledge	  
in	   genealogical	   research.	   Outstanding	   are	   the	  
"mixed"	   marriages.	   Unlike	   France,	   Protestants	  
were	   not	   a	  minority	   in	   the	   German	   Empire;	   the	  
elected	   emperor	  when	  Catholic	   had	   to	  deal	  with	  
the	  Protestant	  princes.	  For	  example,	  Charles	  V	  in	  

1555	  had	  to	  enact	  the	  famous	  the	  principle	  Cujus	  
regio,	   ejus	   religio	   (whose	   realm,	   his	   religion)	   on	  
Lutheran	  request.	  
Good	   knowledge	   of	   the	   history	   of	   Alsace	   and	   of	  
German,	   its	  written	   language	   always	   official	   lan-‐
guage,	   is	   a	   basic	   prelude	   before	   beginning	   the	  
search	  of	  Alsatian	  ascendants.	  The	  present	  paper	  
brings	   together	   my	   knowledge	   gained	   during	  
research	   on	  my	   German,	   including	   Alsatian,	   and	  
Swiss	   families,	   some	   are	   known	   from	   the	   3rd	  
Century.	   For	   all,	   the	   border	   has	   never	   been	   the	  
Rhine	   River	   but	   the	   "blue	   line"	   of	   the	   Vosges	  
Mountains.	  

Calendar	  year	  

Before	   the	  middle	   of	   the	   15th	   century,	   the	   year	  
generally	   began	   at	   Christmas,	   on	   December	   25,	  
sometimes	  already	  on	  January	  1,	  but	  on	  March	  25	  
in	   the	   Protestant	   County	   of	   Montbéliard	   until	  
1564.	   During	   the	   reign	   of	   Ferdinand	   I	   (1558	   -‐
1564),	   January	   1	   has	   been	   adopted	   to	   avoid	   ad-‐
verse	   disparities	   among	   the	   territories	   of	   the	  
Holy	  Roman	  Empire	  (Tab.	  1).	  

Gregorian	  Calendar	  

In	  Alsace,	   the	  adoption	  of	   the	  Catholic	  Gregorian	  
calendar	   occurred	   between	   1583	   to	   1603	   in	   Ca-‐
tholic	   possessions	   and	   later	   in	   Protestant	   par-‐
ishes,	  because	  it	  was	  imposed	  by	  the	  Vatican	  then	  
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keeping	   the	   Julian	   calendar	   until	   about	   1681	   to	  
1700	   according	   to	   the	   villages.	   Thus	   it	  was	   pos-‐
sible	   to	   distinguish	   the	   religious	   holidays	   be-‐
tween	   Lutherans	   and	   Catholics.	   A	   difference	   of	  

about	  12	  days	  may	  occur	  between	  dates,	  accord-‐
ing	   to	   the	   Julian	  or	  Gregorian	   calendar.	  Unfortu-‐
nately	   softwares	   generally	   impose	   the	   French	  
Catholic	  date	  of	  1583.	  

	  
_____________________________________________________________________________________ 

 
Français	   Deutsch	   English	  
janvier	   Jenner,	  Jänner,	  Hartung	   Januar	   January	  
février	   Hornung	   Februar	   February	  
mars	   Lenzmonat,	  Frühlingsmonat	   März	   March	  
avril	   Ostermonat,	  Osteren	   April	   April	  
mai	   Wonnemonat,	  Blütemonat	   Mai	   May	  
juin	   Brachmonat	   Juni	   June	  
juillet	   Heumonat,	  Heuert	   Juli	   July	  
août	   Emtemonat,	  Hitzmonat	   August	   August	  

septembre	  ou	  7bre	  Herbstmonat,	  Fruchtmonat,	  Herpsten,	  7bris	   September	   September	  
octobre	  ou	  8bre	   Weinmonat,	  8bris	   Oktober	   October	  
novembre	  ou	  9bre	   Wintermonat,	  9bris	   November	   November	  
décembre	  ou	  10bre	   Christmonat,	  Xbris,	  10	  bris	   Dezember	   December	  
Table	  1	  -‐	  Comparison	  of	  the	  names	  of	  months	  in	  different	  languages	  and	  at	  different	  periods.	  .	  

	  
Republican	  or	  Revolutionary	  calendar	  	  

This	   calendar	   is	   a	   French	   exception,	   imposed	  
even	   in	   official	   Alsatian	   documents	   in	   German.	  
The	  Republican	  calendar	  was	  used	  in	  Alsace	  from	  
September	   22,	   1793	   to	   December	   31,	   1805.	   It	  
begins	  with	  the	  year	  II.	  The	  former	  date	  generally	  
corresponds	  to	  the	  beginning	  of	  the	  civil	  records	  
that	   are	   commonly	   in	  German	  until	   about	   1806;	  
only	   large	   towns	   have	   used	   French.	   In	   some	  
municipalities,	  especially	  in	  Lower	  Alsace,	  revolu-‐
tionaries	  months	  have	  been	  translated	  to	  German	  
-‐	  see	  Table	  2.	  

Mois	  
révolutionnaires	   Elsäßer	  Monat	   Dates	  d-‐m	  

vendémiaire	   Weinmonat	   22-‐9~21.10	  
brumaire	   Nebelmonat	   22-‐10~20.11	  

frimaire	   Frostmonat,	  
Reifmonat	   21-‐11~20.12	  

nivôse	   Schneemonat	   21-‐12~19.1	  
pluviôse	   Regenmonat	   20.1~18.2	  
ventôse	   Windmonat	   19-‐2~20.3	  

germinal	   Knospenmonat,	  
Keimmonat	   21-‐3~19.4	  

floréal	   Blütenmonat,	  
Blumenmonat	   20-‐4~19.5	  

prairial	   Wiesenmonat	   20-‐5~18.6	  
messidor	   Erntemonat	   19-‐6~18.7	  
thermidor	   Hitzmonat	   19-‐7~17.8	  
fructidor	   Fruchtemonat	   18-‐8~16.9	  

Table	  2	  -‐	  Comparison	  of	  denominations	  revolutionary	  
months	   in	   French	   and	  German.	  The	  5	   extra	   days	   and	  

the	  6th	  in	   leap	  years	  are	  not	   indicated	  here	  -‐	  see	  also	  
Table	  1.	  
The	  Registers	  

Protestant	   church	   records	   are	   in	   German	  Gothic	  
script	   (Tab.	   3).	   Examples	   of	   different	   Gothic	  
scripts	   are	   represented	   in	   the	   two	   tables	   below	  
(Tab.	   4	   and	   5).	   The	   palaeographic	   and	   linguistic	  
specificities	   of	   Alsatian	   records	   represent	   great	  
difficulties	   for	   many	   non-‐German	   speaking	   ge-‐
nealogists,	  and	  even	  for	  native	  ones!	  Misinterpre-‐
tations	  often	  lead	  to	  wrong	  ascendants	  –	  plenty	  of	  
examples	  occur	  among	   the	  Mormon	  data	  as	  well	  
as	  in	  Ancestry.com.	  
The	  use	  of	  German	  is	  easily	  explained	  by	  the	  fact	  
that	  less	  that	  5%	  of	  the	  Alsatians	  had	  knowledge	  
of	   French	   and	   95%	  were	   only	   speaking	  Alsatian	  
and	  writing	  German	  until	   the	  middle	  of	   the	  20th	  
Century.	  Only	  in	  1859	  did	  the	  teaching	  of	  French	  
became	  compulsory	  in	  Alsace,	  but	  a	  decade	  later,	  
Alsace	  returned	   to	  Germany	  (1871	   to	  1919)	  and	  
later	  from	  1940	  to	  1945.	  For	  almost	  all	  Alsatians	  
the	   native	   language	   is	   Alsatian	   (speaking)	   and	  
German	  (writing).	  

The	  Surnames	  

In	   terms	   of	   onomastics,	   there	   is	   little	   difference	  
between	  Alsatian	   and	  German	   surnames.	   This	   is	  
even	   more	   evident	   that	   many	   ancestors	   immi-‐
grated	   to	   Alsace	   from	   other	   German	   and	   Swiss	  
regions,	   especially	   after	   the	   Thirty	   Years	   War	  
(1618–1648).	   Changes	   in	   surnames	   remained	  
exceptional,	   at	   least	   in	   our	   families.	   This	   patro-‐
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nymic	  maintenance	  also	  applies	  to	  members	  who	  
emigrated	  to	  USA	  and	  Canada.	  

Periods Letter types (fonts)  

15th century  textura  (a)  

end of 15th c. Schwabacher   
beginnnng 16th c. Fraktur  (b)  

19th century Kurrent   

about 1918 Sütterlin   

from 1941 Antiqua (typographic) 
Normalschrift (handwriting) (c)  

Table	  3.	  -‐	  Main	  steps	  of	  the	  German	  Gothic	  writing.	  (a)	  
printing	   characters	  used	   (Bible	  edition);	   (b)	  use	  until	  
the	  middle	  of	   the	  20th	   century;	   (c)	  End	  of	   the	  Gothic	  
German	  by	  Adolf	  Hitler.	  

Table	  4.	  –	  Three	  of	  the	  German	  Gothic	  writing:	  Krak-‐
tur,	  Sütterlin,	  Kurrent	  (see	  also	  Tabl.	  5).	  

Unlike	   the	   basic	   explanations,	   such	   as	   oral	   tran-‐
scription	   by	   the	   US	   administration,	   Wohlhüter,	  
Nadelhoffer,	   Wölfersheim,	   Sturm	   immigrants,	  
among	   many	   others,	   have	   not	   seen	   their	   name	  
changed,	   sometimes	   maintaining	   the	   umlaut.	   It	  
seems	  to	  me	  that	  these	  changes	  are	  in	  fact	  related	  
to	  illiteracy	  as	  the	  surname	  holders	  more	  than	  to	  
the	   oral	   transcription	   of	   an	   immigration	   officer.	  
When	  using	  genealogical	  software,	  any	  change	  in	  
the	   surname	   introduces	   a	   gap	   in	   a	   family	   tree,	  
except	  if	  variants	  can	  be	  manage	  by.	  Genealogists	  
generally	   use	   the	   recent	   surname	   for	   all	   the	   as-‐

cendants.	   In	   France	   no	   surname	   change	   is	   allow	  
after	   the	   law	  of	   the	  6	  Fructidor	  an	   II	   (August	  23,	  
1794).	  
	  

	  
Table	  5.	  –	  Gothic	  German	  in	  Kurrent	  fonts.	  

The	  surname	   in	  emigrated	  Anabaptist	   families	   is	  
a	  special	  case	  with	  variations	  as	  to	  between	  chil-‐
dren	  within	  the	  same	  family	  (see	  Appendix).	  This	  
obviously	   makes	   research	   in	   basic	   genealogical	  
data	  particularly	  difficult	  or	  sterile	  [1].	  In	  addition,	  
ancestry	   becomes	   doubtful,	   the	   father-‐child	   link	  
is	   no	   longer	   ensured	   especially	   in	   emigration	  
earlier	   than	   19th	   century.	   Original	   records	   are	  
needed	  in	  roder	  to	  avoid	  mistakes	  in	  identity".	  
In	   the	   parish	   registers,	   the	   feminization	   of	   the	  
surname	  is	  made	  by	  adding	  "-‐in"	  or	  "-‐n"	  when	  the	  
name	  already	  ends	  with	   "i"	  or	   "ÿ"	   [2]	   (e.g.,	  Wohl-‐
hüter	   and	  Wohlhüterin	   ).	   This	   form	   is	   often	   the	  
cause	   of	   transcription	   error	   by	   considering	   this	  
female	   form	   as	   patronymic.	   This	   practice	   ended	  
with	  the	  establishment	  of	  the	  State-‐Civil,	  simulta-‐
neously	  made	  their	  surnames	  final	  and	  invariable	  
in	  form.	  Since	  the	  law	  of	  6	  fructidor	  an	  II	  (August	  

                                                
[1]	   An	   anecdote	   -‐	   one	   day,	   I	   got	   a	  message	   from	   a	  US	  
cousin	  born	  Miller	  in	  Erie	  Co,	  NY,	  asking	  me	  for	  help	  in	  
search	   for	   her	   ancestor,	   because	   she	   could	   not	   find	  
him	  kowing	  birth	  date	  and	   location	   in	  Bas-‐Rhin.	  A	  bit	  
surprised,	   I	   went	   directly	   to	   the	   register	   and	   found	  
him	  under	  the	  surname	  Müller.	  Miller	  -‐	  Müller	  indeed,	  
it's	  a	  sucker's	  history!	  
[2]	  In	  German,	  y	  is	  a	  vowel	  with	  the	  sound	  “ü”	  or	  “i”;	  in	  
the	  latter	  case,	  it	  is	  often	  written	  with	  an	  umlaut:	  ÿ	  and	  
can	  also	  be	  replaced	  by	  “i”. 
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23,	  1794)	  for	  all	  citizens	  first	  and	  last	  names	  have	  
to	   be	   those	   listed	   on	   their	   birth	   certificate	   and	  
consequently	  cannot	  be	  translated	  but	  have	  to	  be	  
used	  in	  the	  original	  form.	  
The	   umlaut	   (Umlaut	   in	   German)	   is	   a	   diacritic	  
mark	  composed	  of	  two	  small	  vertical	  lines	  placed	  
above	   a	   vowel	   to	   indicate	   a	   sound	   change.	   Be	  
careful	   that	   you	   do	   not	   confuse	   the	   umlaut	  with	  
the	  French	  tréma	  (two	  dots):	  a	  diaeresis	  indicates	  
that	   a	   vowel	   should	   be	   pronounced	   apart	   from	  
the	   letter	   that	   precedes	   it.	   The	   umlaut	   modifies	  
the	  sound	  of	   several	  vowels:	  a	  o	  u	  y;	   in	   typogra-‐
phy,	   in	   the	   absence	   of	   umlaut	   these	   letters	   are	  
replaced	  by	  digraphs:	  ae	  oe	  ue	  which	  merely	  re-‐
flect	  a	  sound.	  In	  Germany,	  these	  forms	  have	  been	  
deleted	  in	  the	  early	  20th	  century	  by	  the	  umlaut.	  It	  
is	   an	   archaic	   use	   that	   can	   still	   be	   found	   in	   some	  
countries,	   i.e.,	   USA,	   Canada!	   In	   France	   with	   the	  
use	   of	   computers	   the	   umlaut,	   as	   well	   as	   the	   ac-‐
cent	   in	   capitals,	   have	   to	   be	   applied.	   Thus,	   one	  
should	  write	  Schürch	  or	  SCHÜRCH	  not	  Schuerch,	  
Wohlhüter	   or	   WOHLHÜTER	   not	   Wohlhueter	   -‐	  
never	   Schurch	   or	   Wohlhuter.	   Consideration	   to	  
our	  ancestors	  needs	  for	  us	  to	  correctly	  use	  given	  
names	  and	  surnames…	  at	  least	  in	  genealogy!	  
The	   ligature	  or	   tied	   letter	  Œ/œ,	  called	   "e	   in	   the	  
o",	  or	  Æ/ae,	  is	  Latin	  and	  does	  not	  exist	  in	  German.	  
Thus,	  its	  use	  in	  German	  word	  is	  wrong:	  for	  ex.	  the	  
village	   Röschwoog	   being	   written	   today	   officially	  
Roeschwoog	   but	  Michelin	   and	  Wikipedia	   among	  
others	  write	  Rœschwoog.	  

	   from	  birth	  
record	  

usual	  given	  
name	  

US	  rank-‐
ing	  

grandfather	   Johann	  Martin	   Martin	   John	  I	  

father	   Johann	  David	   David	   John	  II	  

son	   Johann	  
Michael	   Michael	   John	  III	  

	   	   	   	  

grand-‐
mother	  

Maria	  
Catharina	   Catharina	   	  

mother	   Maria	  
Margaretha	   Margaretha	   	  

spouse	   Anna	  
Margaretha	   Margaretha	   	  

Table	   6.	   –	   Example	   of	   the	   Alsatian	   specificity	   in	   the	  
ranking	   of	   the	   given	   names	   over	   three	   generations.	  
Always	  spouses	  keep	  their	  surname	  (see	  text).	  
The	  origin	  of	  the	  name:	  the	  surname	  of	  a	  family	  
has	   generally	   a	   single	   origin,	   often	   unrelated	   to	  
the	   same	   surname	   of	   a	   neighbouring	   family,	  
sometimes	  distant	  by	  only	  a	  few	  miles.	  Etymology	  
and	   origin	   of	   the	   surnames	   were	   established	   in	  

the	  11-‐12th	  centuries:	  most	  of	  the	  surnames	  have	  
mainly	   as	   origin:	   given	   names,	   geographical	   and	  
topographical	   terms,	   nicknames,	   jobs.	   These	   ob-‐
servations	   confirm	   how	  much	   each	   family	   name	  
is	  a	  special	  case	   that	  cannot	  be	   likened	  to	  a	  gen-‐
eral	  case.	  
Finally,	  in	  a	  very	  general	  genealogical	  framework,	  
we	  must	  never	  neglect	   the	  contribution	   -‐	  50%!	   -‐	  
brought	   by	   the	   spouse's	   surname,	   sometimes	  
insolvable	  without	   this	   support	  more	   than	   com-‐
plementary.	   In	  German	  and	  Swiss	   traditions,	   the	  
name	   is	   attributed	   to	   a	   family	   to	   distinguish	   it	  
from	   other	   families	   composing	   a	   social	   group:	  
each	   spouse	   retains	  his	   surname.	   Some	  genealo-‐
gists	   make	   this	   misunderstanding	   between	   the	  
official	   and	   societal	   use	   that	   is	   obviously	   a	   mis-‐
take	  in	  genealogy.	  

The	  Given	  Names	  

Most	   of	   the	   Alsatian	   children	   have	   two	   given	  
names:	   the	   first	   is	   often	   one	   commonly	  used	   for	  
other	   family	   members	   (so-‐called	   name	   given	   by	  
the	  family),	  and	  the	  second	  is	  specific	  to	  the	  child	  
(Christian	  name),	   so	  considered	  as	   the	  usual	  one	  
(Tabl.	   6).	   Remember	   that	   the	   names	   should	   be	  
written	  as	  it	  appears	  in	  the	  birth	  record,	  using	  the	  
language	   (German	   or	   French)	   of	   that	   act,	   i.e.,	  
without	   translation.	   In	   other	   records,	   such	   as	  
marriage	  or	  death,	  only	  the	  usual	  names	  are	  often	  
indicated	   for	   all	   the	   persons.	   Consequently,	   the	  
data	  must	   be	   checked	   on	   the	   birth	   certificate	   to	  
ensure	   the	   correct	   identity	  of	   the	  person.	  A	  par-‐
tial	   identity	   (only	   the	   usual	   name)	   is	   often	   a	  
source	   of	   error	   and	   confusion,	   especially	   in	  
France	   where	   the	   first	   given	   name	   is	   the	   usual	  
one.	  
Translation	  of	  a	  German	  given	  name	  to	  English	  or	  
French	  often	  hampers	   the	  use	  within	   the	   family.	  
Indeed,	  Johann,	  Johannes,	  Hans,	  Hanss	  ...	  can	  only	  
be	  translated	  respectively	  to	  John	  and	  Jean.	  But	  in	  
German,	   each	   of	   those	   cited	   given	  names	   is	   spe-‐
cific,	  distinct	  from	  the	  others,	  and	  can	  distinguish	  
two	   members	   among	   siblings	   or	   cousins.	   This	  
applies	   with	   other	   given	   names	   like	   Catharina,	  
Kathrina,	   Catherina...	  Michel	   or	  Michael	   (no	   um-‐
laut	   here!).	   Not	   knowing	   the	   local	   customs,	   or	  
knowing	  them	  poorly,	  led	  to	  mistakes	  which	  were	  
passed	  on.	  Another	  often	  overlooked	  point	  is	  the	  
nickname	   for	   men:	   der	   Alte,	   der	   Mittere,	   der	  
Junge.	   But	   that	   nickname	   changes	   over	   time	   be-‐
cause	   after	   the	   death	   of	   the	   "senior"	   (Alte),	   the	  
"medium"	   (Mittlere)	   or	   "junior"	   (Junge)	   will	   be	  
called	   Alte	   in	   an	   act.	   Then	   this	   nickname	   is	   not	  
always	   passed	   from	   father	   to	   son	   or	   grandson,	  
but	   sometimes	   to	   cousins.	   In	   all	   cases	   the	   sur-‐
name	   of	   the	   spouse	   allows	   one	   to	   ascertain	   the	  

30/12/2017 39



identity.	  In	  some	  Alsatian	  genealogies	  established	  
by	   American	   descendants,	   one	   labelled	   under	  
John	   I,	   John	   II,	   John	   III	   and	   the	   consequences	  on	  
the	  validity	  of	  such	  an	  use	  can	  be	  seen	  on	  Table	  6;	  
in	  the	  same	  way	  to	  quote	  by	  an	  initial	  the	  second	  
given	  name	  or	  by	  a	  nickname	  or	  alternative	  name	  
in	   place	   of	   the	   complete	   or	   original	   given	   name	  
does	  not	  fit	  with	  the	  basic	  rules	  in	  genealogy.	  
In	   the	   Alsatian	   culture	   (German),	   tradition	   dic-‐
tates	   that	   the	   given	   name(s)	   is	   indicated	   before	  
the	   family	   name	   (surname).	  Here	  we	   apprehend	  
the	   differences	   between	   Alsatian	   (German	   cul-‐
ture)	   and	   French	   (from	   Latin	   culture),	   and	   the	  
historical	   gaps	   that	   often	   suggest	   that	   Alsace	   is	  
French!	  Certainly	  it	  is	  today	  by	  nationality	  but	  not	  
culture.	   In	  both	  customs,	  given	  name(s)	  and	  sur-‐
name	  of	   the	   father	  and	  mother	  are	  needed	   in	  all	  
records	  :	  in	  other	  words,	  a	  person	  keeps	  officially	  
his	  surname	  all	  his	  life.	  
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Appendix 

Anabaptists' surnames and their variants 
The Schürch as example 

 

En	  Alsace...	  

Since	   the	   17th	   Century	   several	   families	   of	   Swiss	  
Anabaptists	   (Täufer),	   namely	   Mennonites	   and	  
Amish,	   have	   changed	   their	   surnames	   after	   emi-‐
gration	  to	  Alsace	  and	  Montbéliard	  County	  and	  to	  
Pennsylvania	   (USA).	   The	   variants	   may	   affect	   up	  
to	  each	  child	  within	  the	  same	  family,	  so	  that	  each	  
child	  can	  have	  a	  different	   surname	  derived	   from	  
the	  father’s	  surname.	  On	  the	  contrary,	  mennonite	  
families	   never	   changed	   their	   original	   surname	  
after	   emigration,	   i.e.,	   Graber,	   Roth,	   Amstutz...	  
(Emig,	  2014b).	  
Among	   the	   surname	   Schürch,	   none	   of	   the	   Ana-‐
baptist	  emigrants	  has	  retained	  the	  original	  name:	  
Schürch.	  This	  surname	  was	  (and	  still	  is)	  borne	  by	  
about	  20	  different	   families	  mainly	   from	  the	  Can-‐
ton	   of	   Bern,	   Switzerland,	   unrelated	   with	   each	  
other.	  From	  1794,	  these	  variants	  were	  subject	  to	  
French	  law	  –	  see	  above.	  
Variants	  used:	  
o Schirch,	   Schürch,	   Schirck:	   the	   18th	   century	   in	   the	  
County	  of	  Montbéliard.	  

o Churc,	   Chure,	   Churq,	   Churque,	   Schirch,	   Schurck,	  
Schurque,	   Surcke,	   Surque,	   Schink,	   Schürk:	   in	  Belfort	  
and	  the	  Sundgau	  (South	  of	  Alsace).	  

o Schurch,	   Schircker,	   Schirger:	   the	   17th	   in	   the	   Sund-‐
gau	  near	  Muhlhouse.	  

o Cheric,	   Cherich,	   Cherique,	   Chirk,	   Gerig,	   Goerig,	  
Kerique,	   Koerique,	   Scherich,	   Scherig,	   Scherik,	  
Scherique,	   Schir,	   Schirch,	   Shirck,	   Schirk,	   Schirsch,	  
Schoerich,	   SchoerSchurch,	   Schircher,	   Schirher:	   the	  
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17th	   in	   the	   Bruche	   valley	   and	   surroundings	   (Al-‐
sace).	  

Such	   large	   variations	   are	   only	   found	   in	   Anabap-‐
tist	  families,	  while	  in	  Catholic	  or	  Protestant	  fami-‐
lies,	   the	   changes,	  when	   any,	   are	  minor	   over	   one	  
or	  two	  centuries	  for	  a	  given	  surname.	  This	  is	  also	  
true	  in	  Catholic	  families	  named	  Schürch	  in	  Alsace,	  
usually	   originating	   from	   the	   Catholic	   canton	   of	  
Lucerne	  (Switzerland).	  
Research	  has	  been	  done	  to	  try	  to	  find	  an	  explan-‐
ation	  but	  without	   success.	  Even	  descendants	  are	  
unable	  to	  answer	  this	  point.	  In	  the	  records	  of	  the	  
Doubs,	  Mennonite	   surnames	   are	   registered	  with	  
the	   variant	   (that	   never	   happens	   in	   other	   sur-‐
names).	   Marthelot	   (1950)	   offers	   as	   explanation:	  
“on	   a	   pu	   noter	   les	   déformations	   subies	   par	   les	  
noms	  de	  famille	  mennonites,	  de	  consonance	  ger-‐
manique,	  dans	  ces	  pays	  de	   langue	  romane.”	   (=	   it	  
was	  noted	  the	  distortions	  suffered	  by	  the	  Menno-‐
nite	   surnames,	   of	   Germanic	   sounding	   in	   these	  
countries	   of	   romance	   language).	   Actually,	   Men-‐
nonite	   families	  settled	  preferably	   in	  or	  near	  Ger-‐
man-‐speaking	   localities,	   with	   the	   exception	   of	  
Belfort	   and	   romance-‐speaking	   part	   of	   the	   Sund-‐
gau.	   Nevertheless,	   it	   is	   certain	   that	   the	   Anabap-‐
tists	   maintained	   the	   use	   of	   German	   and	  
Schwyzerdutch,	   even	   in	   the	   USA,	   with	   a	   German	  
dialect	  known	  as	  "Pennsylvania	  Dutch"	  (Pennsyl-‐
vania	  German).	  

In	  America...	  

"There	   are	   about	   62	   different	  ways	   to	  write	   the	  
name	  Schürch	   in	  North	  America,"	   according	   to	   a	  
statement	  made	  in	  the	  USA	  and	  Canada	  (Table	  6.)	  
but	   there	   are	   also	   two	   other	   variants	   in	   Alsace,	  
not	  shown,	  i.e.,	  Schicker	  and	  Schirger.	  
Many	   of	   these	   surname	   bearers	   have	   no	   family	  
relationships	   and	   never	   have	   had.	   There	   is	   here	  
an	   amalgam	   leading	   to	   genealogical	   errors.	   For	  
example,	   surnames,	   such	   as	   Schorch,	   Schörg,	  
Schürg,	   Schurig	   which	   occur	   in	   France	   and	   Ger-‐
many,	  are	  without	  any	  link	  with	  Switzerland.	  The	  
correct	   surname	   of	   an	   emigrant	   from	   the	   Old	  
World	   to	   the	  Americas	   should	  be	   certified	  by	  an	  
official	   birth	   certificate,	   it	   is	   illusory	   to	   assign	  
ancestry	  except	  to	  have	  fun	  with	  false	  ancestors.	  
 ➜	  US	  branches...	  	  
This	  multitude	  of	  variants	  in	  the	  US	  make	  it	  diffi-‐
cult	  to	  know	  the	  original	  surname.	  It	  is	  obviously	  
surprising	   to	   emigrants	   so	   proud	   of	   their	   origin	  
and	  in	  general	  of	  their	  surname.	  The	  reason	  of	  the	  
patronymic	  changes	  was	  basically	  explained	  that:	  
"When	   the	   Schürch	   from	   Switzerland	   settled	   in	  
Pennsylvania,	   which	   was	   ruled	   by	   the	   British,	  
German	   names	   were	   often	   changed	   by	   English-‐

speaking	   officers	   who	   were	   not	   familiar	   with	  
German	   names.	   Thus,	   some	   changes	   were	   ob-‐
served	  because	  of	  letters	  absent	  from	  the	  English	  
alphabet,	  like	  “ü”.”	  Nevertheless,	  the	  descendants	  
of	  the	  Schürch	  from	  Sumiswald,	  arriving	  in	  Penn-‐
sylvania	   have	   chosen	   for	   variants	   Sherk,	   Shirk	  
Sherick,	  Sherrick,	  or	  both	  within	  the	  same	  family!	  
In	   Alsace	   the	   descendants	   of	   Valentin	   Schürch,	  
emigrating	   from	   Sumiswald	   to	   Alsace,	   changed	  
their	  surname	  to	  Schicker	  or	  Schirger	  over	  3	  gen-‐
erations.	  A	  cousin	  Schürch,	  reformed,	  who	  immi-‐
grated	   in	   the	   19th	   century	   to	   the	   USA,	   kept	   his	  
surname	  as	  Schuerch.	  

 
Table	  7.	  –	  Pictorial	  representation	  of	  all	  the	  American	  
variants	   of	   the	   Swiss	   surname	   Schürch	   [presented	   at	  
the	  Schürchtreffen	  2010	  SGNS	  -‐	  Schweizerische	  Gesell-‐
schaft	  der	  Namensträger	  Schürch).	  

➜	  Canadian	  branches...	  	  
The	  first	  generation	  of	  the	  family	  of	  the	  so-‐called	  
“Joseph	   Sherk”	   (1769-‐1853)	   (originally	   Joseph	  
Schürch	   from	   Sumiswald),	   who	   emigrated	   to	  
Canada	   (Waterloo	   Co,	   west	   of	   Toronto)	   was	  
named	   Schoerg	   or	   Schörg.	   Then	   Joseph	   appears	  
in	   the	   records	   of	   1842	   and	   1851	   under	   Sharick,	  
while	  he,	  himself,	  signed	  "Joseph	  Shorg".	  Actually,	  
he	  was	  known	  as	  that,	  in	  censuses,	  the	  employee	  
quoted	   the	   surname	   according	   to	   the	   pronunci-‐
ation,	  not	  how	  it	  was	  spelled.	  One	  of	  the	  brothers	  
of	   Joseph	   and	   his	   descendants	   was	   called	   Sher-‐
rich	   or	   Shirk.	   Joseph's	   son,	   Samuel,	   and	   his	   de-‐
scendants	  (in	  Canada	  and	  in	  Michigan,	  USA)	  have	  
been	   called	   Sherk.	   Another	   son	   Jacob	   kept	   the	  
surname	  Sharick,	  but	  those	  of	  his	  descendants	  in	  
Michigan	  have	  been	  called	  Shirk.	  
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The	   similarity	   of	   the	   American	   variants	   with	  
those	   observed	   in	   Alsace	  may	   suggest	   these	   lat-‐
ter,	  the	  oldest,	  were	  used	  as	  a	  model	  for	  US	  immi-‐
grants.	   The	   emigration	   route	  passed	   through	  Al-‐
sace	  until	  the	  North	  Sea.	  
Why	  the	  need	  for	  patronymic	  change...	  
I	  have	  in	  mind	  that	  the	  change	  had	  a	  deeper	  rea-‐
son	  than	  only	  the	  "Americanization"	  of	  the	  name	  
Schürch:	  a	  voluntary	  change	   linked	  to	  the	  conse-‐
quences	   of	   a	   leak	   or	   forced	   exile	   of	   the	   native-‐
country	   for	   political	   and	   religious	   beliefs.	   The	  
debate	   is	   open,	   especially	   as	   the	   Swiss	   Schürch	  
did	  not	  change	  their	  surname	  since	  the	  14th	  cen-‐
tury.	   In	   the	   same	  way,	   the	   other	  US	   branches	   of	  
my	   Alsatian	   families	   of	  my	   grandparents:	  Wohl-‐
hüter,	   Sturm,	  Nadelhoffer	   all	   kept	   their	   surname	  
without	  alteration.	  
Are	   Alsatian	   surnames	   Schirch,	   Schirck,	   Schirk,	  
Schurck	  variants	  of	  Schürch?	  

Nothing	   is	   less	   certain,	   at	   least	   in	   Alsace.	   Be-‐
cause...	  
• Schirch	   and	   Schurck	  may	   be	   derived	   from	   the	   root	  
"schirge"	   meaning	   in	   Alsatian	   push	   or	   drag.	   The	  
nominee	  could	  have	  a	  strong	  opposition	  character.	  .	  

• Schirch	   is	   a	   Germanic	   form	   of	   the	   Christian	   name	  
Georg,	   influenced	   by	   the	   slave	   language,	   and	   in	   the	  
same	   meaning	   the	   surnames	   Schirach,	   Schira	   (k),	  
Schiro	  (k),	  Schirck,	  Schirk.	  

However,	   there	   is	   no	   problem	   for	   variants	   the	  
origin	  of	  which	  is	  established	  on	  records.	  But,	  on	  
the	  contrary,	  without	  official	  evidence,	  a	  surname	  
may	  not	  be	  considered	  as	  a	  variant	  of	  a	  surname.	  
We	   may	   understand	   that	   genealogical	   searches	  
have	   tendency	   to	   be	   emotional,	   in	   particular	  
when	  no	  ascendant	   can	  be	   found.	  Genealogy	  has	  
limits	   that	   are	   often	   difficult	   to	   get	   over.	   This	  
might	  open	  the	  door	  to	  belief.	  On	  the	  other	  hand	  
the	   solution	  may	  be	   found	   in	   the	  archives	  of	   the	  
Alsatian	   locality	  or	   in	  the	  “Archives	  départemen-‐
tales”	  but	  is	  time-‐depending!	  

____________________________________________________________________________________________	  
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Alsace entre guerres et paix
Christian C. EMIG

 
BrachNet, 20, rue Chaix, 13007 Marseille, brachnet@aliceadsl.fr

Extrait de : Isabelle Chave (dir.), Faire la guerre, faire la paix : approches sémantiques et ambiguïtés terminologiques,  
éd. électronique, Paris, Éd. du Comité des travaux historiques et scienti"ques  

(Actes des congrès des sociétés historiques et scienti"ques), 2012.

Cet article a été validé par le comité de lecture des Éditions du Comité des travaux historiques et scienti"ques dans le cadre 
de la publication des actes du 136e Congrès national des sociétés historiques et scienti"ques tenu à Perpignan en 2011.

datant à la fois de 1870, de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Les Alsaciens 

-

Fransoze Schwowe
Schwob

comme les Alsaciens.

-

Stadtrepublik Mülhausen
pour le rattachement à la France.

-

-
-

ditionalistes de ses habitants, l’Alsace rurale est conservatrice et jalouse de ses coutumes. 

le peuple français d’analyser avec sérénité et discernement les problèmes propres à ces 
1.

-

patchwork de possessions territoriales, sans 

1. J. Rohr, La Lorraine mosellane : 1918-1946 : Nord-Est mosellan, notes et documents.
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Les heurts de la mémoire

blanc (en alsacien, Rot un Wiss XIe Ober-
elsaß

Unterelsaß
XVIIe

FIG. 1. – Drapeau et blasons alsaciens (blasons © SanchoPanzaXXI).  
Voir aussi H. Gaidoz et P. Sébillot, Blason populaire de la France.

Parler et langue

IIIe siècle, c’est avec l’invasion des Alamans au IVe -
VIe

2 3 en 

Lothaire Ier

er

-

Hochdeutsch

Parler alsacien

-

remonte au IIIe IVe et du Ve siècle pour le parler fran-

XVe et XVIe siècles. Depuis, l’alsacien ne 
-

alsacienne était une importation allemande, imposée aux Alsaciens en 1870. Divers recen-

er 

Nord de l’Alsace.
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des Alsaciens utilisent l’alsacien de façon prédominante ou exclusive, au moins dans leur 
vie privée.

FIG. 2. – Distribution des principales langues allemandes (Deutsch) et leurs frontières linguistiques,  
encore valides aujourd’hui. Les localités d’origine de mes grands-parents paternels Emch/Emig et Sturm  

et maternels Wohlhüter et Schürch avec les dates de leurs immigrations en Alsace (© C. C. Emig).

Langue écrite

Hochdeutsch (aussi nommée allemand moderne ou 
XVIe siècle 

-
-

4. P. Lévy, Histoire linguistique d’Alsace et de Lorraine.
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5

sportives !

6. 
-

phonie imposée à l’Alsace aurait été l’œuvre exclusive de l’occupation et de l’école alle-

 alsacienneries du Col-

Mais notre cœur, vous ne l’aurez jamais ! »

Religions

-
7. Il est impossible de comprendre la formation et le 

-
cujus regio 

ejus religio

Histoire des chrétiens d’Alsace des origines à nos jours.
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FIG. 3. – Carte des possessions protestantes en Alsace au début du XVIIIe siècle, d’après K. G. Wolfram et W. Gley 
(dir.), -

; J.-M. Böhler, Une société 
, et A. J. Lemaître,  
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FIG. 4. – Les familles de ma généalogie vivaient toutes sur des terres de princes protestants allemands  
(duché de Wurtemberg, seigneurie de Fleckenstein). Mes ancêtres sont devenus français au cours de la  

Révolution française. Seules trois générations sont nées sous souveraineté française, mais avec l’usage de 
l’alsacien et de l’allemand jusque dans les années soixante. Jusqu’à aujourd’hui, une seule génération  

XVIIe et XVIIIe siècles est une base indispen-

-
-

Politique religieuse française, 1680-1790

-

8.

Ans, l’Alsace a perdu environ la moitié de ses habitants et de nombreuses localités ont 

Édits, Déclarations et Arrêts concernant la religion réformée (1662-1751) ; 
protestantisme alsacien ».
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été partiellement détruites. Dès 1656, l’intendant français Colbert de Croissy et les prin-

casus belli

-
-

dont les destructions sont toujours visibles.

-

Le Comté de Horbourg et la Seigneurie de Riquewihr sous la souveraineté française.
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Concordat

-
-

 

-

-

-

domaines, à commencer par l’éducation familiale. L’habitude, en toutes choses, du libre 

statut scolaire 

XIXe instruction religieuse

-

-

d’État.
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Période 1870-1925

-

 

souche allemande » (deutsche Stammsgemeinschaft
peuple allemand » (Volksgemeinschaft 10

Les habitants majeurs de l’Alsace eurent la possibilité d’opter pour le maintien de la 
er octobre 1872. Si, dans beaucoup 

L’attachement aux terres et aux maisons, à leur culture, au seul travail et à la seule exis-

-
sivement et le Kulturkampf11 12, dans 

étant d’ascendance allemande.
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du Kulturkampf

Reichsland
Au début du XXe

statu quo. 

13

administrative.

dédiés aux soldats morts pour le Reich.

par des articles décrivant, de la façon la plus noire, les Alsaciens soumis aux Allemands et 

Clerc.
Au début du XXe

-

-

de la population durant tout le XXe siècle.

-
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aux Allemands, et à juste titre, la non-application du droit des peuples à disposer d’eux-
-

1919 : la paix

La paix fut amère pour les Alsaciens. Apprendre le français ne fut rien comparé aux vicis-
situdes de l’Administration française, tatillonne et revancharde14. Pire, les Alsaciens 

e

en Alsace. »

– C. Ceux dont les deux parents étaient nés dans un pays allié de la France ou neutre pen-

-

Concordat ni statut scolaire n’ont été remis en cause à ce jour.

.
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-

-
-

-
-

Le Temps 

belle de notre histoire. Avouons-le, ces persécutions ne furent pas toujours inspirées par un 

en justiciers, demandant compte à leurs compatriotes restés dans le pays de la façon dont ils 

-
15. »

Résumé

-

familiale. Le but est de permettre une vision plus réaliste de l’Alsace et de ses habitants et 

-
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Résumé	  
L’identité	  alsacienne	  s’applique	  par	  le	  droit	  du	  sang	  selon	  la	  seule	  définition	  applicable	  à	  une	  personne	  :	  son	  

acte	  de	  naissance,	  donc	  par	  l’ascendance	  parentale	  et	  son	  histoire	  familiale,	  et	  non	  à	  son	  seul	  lieu	  de	  naissance.	  
La	  généalogie	  est	  l’outil	  qui	  permet	  de	  déterminer	  les	  origines	  ancestrales	  basées	  sur	  des	  sources	  valides	  et	  fia-‐
bles.	  L’état	   français,	   colonisateur	  à	   l’époque,	  a	  utilisé	   l’indigénat	  alsacien-‐lorrain	  :	  pour	  être	   indigène	  d’une	  ré-‐
gion	  il	  fallait	  justifier	  de	  trois	  générations	  y	  ayant	  vécu.	  Ainsi	  se	  confirme	  l’appartenance	  à	  une	  région	  historique	  
et	   à	   la	   population	   indigène	   locale	  :	   on	  ne	  peut	   s’en	   revendiquer	   que	  par	   son	   ascendance	   et	   son	  passé	   familial	  
historique.	  C’est	  cette	  population	  qui	  maintient	  en	   les	  pratiquant	   les	  traditions,	   les	  us	  et	  coutumes	  de	  cette	  ré-‐
gion,	  et	  sa	  culture	  dans	  le	  sens	  le	  plus	  large.	  

Le	  concept	  de	  nation	  française	  est	  liée	  à	  une	  définition	  spécifique	  à	  l’histoire	  de	  la	  France	  métropolitaine	  :	  au	  
droit	  du	  sol,	  et	  non,	  comme	  dans	  de	  nombreux	  pays	  européens,	  au	  droit	  du	  sang.	  C’est	  pour	  cela	  qu’une	  identité	  
française	  est	  mise	  en	  parallèle	  avec	  la	  nationalité	  française,	  la	  première	  étant	  impossible	  à	  définir.	  Le	  centralisme	  
français	   n’est	   plus	   en	  mesure	  de	   répondre	   aux	  défis	   populationnels	   et	   aux	   risques	  migratoires	   intra-‐	   et	   inter-‐
nationaux.	   La	   souveraineté	   nationale	   française	   impose	   l’uniformisation	   et	   mène	   à	   la	   régression,	   alors	   que	  
l’évolution	  ne	  peut	  se	  faire	  quand	  dans	  la	  diversité	  à	  travers	  un	  système	  fédératif.	  

	  
	  

Introduction	  
Débattre	   de	   l’identité	   peut	   rapidement	   pren-‐

dre	   des	   connotations	   politiciennes	   interférant	  
avec	   l’origine	   d’une	   personne	   selon	   que	   l’on	   ap-‐
plique	   le	  droit	  du	   sang	  ou	   celui	  du	   sol.	  Des	   réfé-‐
rences	  au	  passé	  colonial	  de	  l’Empire	  français	  sur-‐
gissent	  avec	  des	  expressions	  comme	  «	  français	  de	  
souche	  »	  apparue	  au	  XIXe	  siècle	  avant	  de	  sombrer	  
dans	  l’oubli,	  puis	  réapparaître	  entre	  1958	  et	  1962	  
dans	  l’Algérie	  française,	  puis	  récemment	  dans	  les	  
années	   1990	   au	   sujet	   de	   l’immigration.	   Après	   la	  
défaite	  de	  1871,	  le	  gouvernement	  français	  a	  utili-‐
sé	   l’expression	   (pour	   le	   moins	   malencontreuse)	  
de	   «	  France	   de	   l’extérieur	  »	  pour	   désigner	  
l’Alsace-‐Lorraine	   devenue	   allemande.	   En	   rétor-‐
sion,	   les	   Alsaciens	   et	   Mosellans	   qualifient,	   au-‐
jourd’hui	   encore,	   les	   français	   de	   «	  français	   de	  
l’intérieur	  ».	  
Tout	   en	   évitant	   les	   clichés	   de	   ces	   français	   de	  

l’intérieur	   véhiculés	   sur	   l’Alsace	   et	   les	  Alsaciens,	  
il	  convient	  d’aborder	  l’identité	  alsacienne,	  et	  plus	  
largement	  les	  identités	  régionales	  françaises,	  puis	  
comment	  elle	  peut	  servir	  de	  modèle	  dans	  le	  débat	  
identitaire	  et	  nationaliste	  français.	  Nous	  ne	  men-‐
tionnerons	  pas	  le	  terme	  «	  peuple	  »	  dont	  la	  notion	  
est	  très	  vague	  et	  peut	  correspondre	  à	  une	  ou	  plu-‐
sieurs	  ethnies	  ;	  il	  est	  généralement	  confondu	  avec	  

le	   terme	   «	  nation	  »,	   au	   moins	   dans	   le	   contexte	  
franco-‐français.	  

Identité	  
Le	   premier	   point	   dans	   ce	   débat	   sur	   l’identité	  

au	  sens	  large	  est	  de	  donner	  la	  définition	  que	  l’on	  
donne	   aux	   mots.	   En	   nous	   référant	   à	   l’ATILF	  
(2017),	  on	  constate	  que	  la	  définition	  du	  mot	  iden-
tité	  est	  bien	  lié	  à	  chaque	  individu,	  à	  son	  histoire	  et	  
non	  à	  son	  seul	  lieu	  de	  naissance	  :	  
• Caractère	  de	  ce	  qui	  demeure	  identique	  ou	  égal	  à	  soi-‐
même	  dans	  le	  temps	  (identité	  personnelle).	  

• Ensemble	   des	   traits	   ou	   caractéristiques	   qui,	   au	   re-‐
gard	   de	   l'état	   civil,	   permettent	   de	   reconnaître	   une	  
personne	  et	  d'établir	  son	  individualité	  au	  regard	  de	  
la	  loi.	  
Ces	  deux	  définitions	   sont	   complémentaires	   et	  

s’inscrivent	  bien	  dans	   les	  origines	  d’un	   individu	  :	  
dans	   un	   contexte	   scientifique,	   c’est	   l’apparte-‐
nance	  à	  une	  population	  humaine	  clairement	  défi-‐
nie,	   par	   son	   ascendance	   telle	   que	   mentionnée	  
dans	   son	   acte	   de	   naissance	   et	   révélée	   par	   la	   gé-‐
néalogie,	   un	   outil	   établissant	   ascendance	   et	   des-‐
cendance	  en	  se	  basant	  sur	  des	  sources	  valides	  et	  
fiables.	   Ceci	   implique	   que	   naître	   dans	   un	   lieu	  
donné	   ne	   conduit	   pas	   à	   pouvoir	   revendiquer	   en	  
être	   originaire	   :	   il	   n’indique	   que	   là	   où	   l’acte	   de	  
naissance	  a	  été	  enregistré.	  C’est	  donc	  bien	  par	   le	  
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sang	  qu’on	  appartient	  à	  un	   lieu,	  à	  une	  région,	  de	  
par	   ses	   parents	   et	   ascendants,	   et	   non	   par	   le	   sol.	  
Ceci	  explique	  bien	  pourquoi,	  en	  1918,	  l’Etat	  fran-‐
çais,	  empire	  colonisateur	  à	  l’époque,	  a	  imposé	  aux	  
Alsaciens	   de	   justifier	   trois	   générations	   successi-‐
ves	   en	   Alsace	   (voir	   Appendice	   1)	   pour	   pouvoir	  
obtenir	  la	  nationalité	  française	  ou	  d’en	  être	  chas-‐
sé	   avec	   seulement	   un	   valise	   dans	   chaque	  main	  !	  
Cette	  même	  règle	  sera	  imposée	  aux	  Alsaciens	  par	  
les	   Allemands	   en	   1940	   (voir	   Appendice	   2)	   ,	   en	  
invoquant	  l’usage	  établi	  par	  les	  Français	  en	  1919,	  
puis	   à	  nouveau	  par	   ces	  derniers	   en	  1945.	  La	  gé-‐
néalogie	   est	   un	   apport	   primordial	   pour	   rensei-‐
gner	   sur	   ses	   origines.	   Il	   convient	   aussi	   de	   souli-‐
gner	  que,	  lors	  du	  traité	  de	  Versailles	  de	  1919	  il	  a	  
été	  demandé	  de	  tenir	  compte	  de	  l’indigénat	  alsa-‐
cien-‐lorrain,	   mais	   sans	   obligation	   pour	   l’Etat	  
français.	   Être	   indigène	  d’une	   région,	   c’est	   appar-‐
tenir	   par	   son	   ascendance	   et	   son	   passé	   familial	  
historique	  à	   la	  population	  autochtone1.	  C’est	  cel-‐
le-‐ci	   qui	   maintient	   en	   les	   pratiquant	   les	   tradi-‐
tions,	   les	   us	   et	   coutumes	   de	   cette	   région,	   et	   sa	  
culture	  dans	  le	  sens	  le	  plus	  large	  dans	  une	  région	  
historique.	  L’Alsace,	  de	  par	  son	  histoire,	  sa	  cultu-‐
re	  et	  ses	  langages2	  allemandes,	  ses	  traditions,	  son	  
droit	   local,	  etc.	  est	  une	  région	  à	   fort	  particularis-‐
me,	  renforcée	  par	  la	  position	  géographique3	  ;	  ceci	  
confère	   aux	   Alsaciens	   une	   inéluctable	   identité	  
allemande.	   Toute	   personne	   issue	   d’une	   autre	  
population	  sera	  «	  étrangère	  »	  et	  immigrante	  sans	  
que	   la	  nationalité,	   étrangère	  ou	   française,	  puisse	  
à	   elle	   seule	   être	   invoquée.	   Dès	   lors,	   si	   une	   per-‐
sonne	  devient	   immigrante	  ou	  né	  d’immigrants,	   il	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Le	   concept	   d’indigénat	   alsacien	   tel	   qu’il	   est	   utilisé	  
dans	   le	   Traité	   de	   Versailles	   (1919)	   est	   totalement	  
distinct	   du	   code	   de	   l’indigénat	   (loi	   du	   28	   juin	   1881)	  
appliqué	   en	   Algérie	   et	   que	   le	   gouvernement	   français	  
imposa	   à	   l'ensemble	   de	   ses	   colonies.	   Néanmoins,	  
l’usage	  fait	  en	  Alsace	  correspondait	  à	  la	  politique	  colo-‐
niale	  de	   l’Empire	   français,	  avec	  un	  esprit	  de	  revanche	  
datant	  de	  la	  capitulation	  de	  1871.	  
2	   Les	   Alsaciens	   disposent	   de	   deux	   langages	   pour	  
s’exprimer	  :	   l’alsacien	   un	   parler	   alémanique	   (exclusi-‐
vement	  oral)	  avec	  des	  variantes	   locales,	  y	  compris	  en	  
prononciation,	  et	  l’allemand	  standard	  ou	  Hochdeutsch,	  
qui	  en	  est	  la	  langue	  écrite.	  
3	   Jusqu’à	   la	   Révolution	   française,	   la	   frontière	   entre	  
l’Alsace	   et	   la	   France	   sera	   le	  massif	   des	  Vosges	   ;	   il	   est	  
aujourd’hui	   encore	   celle	   culturelle	   et	   linguistique	   de	  
l’Alsace.	  Le	  Rhin	  n’a	   jamais	  été	  une	   frontière	  pour	   les	  
Alsaciens,	   sinon	   la	   frontière	  politique	   entre	   la	   France	  
et	   l’Allemagne	   quand	   l’Alsace	   était	   française,	   et	   au-‐
jourd’hui.	  

lui	   revient	   d’accepter	   de	   s’intégrer4	  :	   sinon	   ces	  
arrivées,	   incluant	   les	   déménagements	   des	   per-‐
sonnes	   à	   travers	   la	   France,	   auront	   pour	   consé-‐
quence	   de	   fragiliser	   et	  mener	   jusqu’à	   la	   dispari-‐
tion	   des	   particularismes	   originels	   souvent	   sécu-‐
laires,	   voire	   millénaires	   comme	   en	   Alsace5.	  
Comme	   exemple,	   la	   forte	   baisse	   de	   l’usage	   de	   la	  
langue	  flamande,	  celle	  de	  l’ancien	  comté	  de	  Flan-‐
dres	   (des	   environs	   de	   Dunkerque	   à	   la	   Zélande	  
aux	   Pays-‐Bas),	   entamée	   il	   y	   a	   trois	   siècles,	   a	   été	  
accélérée	   par	   l’arrivée	   de	   nombreuses	   familles	  
italiennes	  dans	  les	  mines	  de	  charbon	  de	  la	  région,	  
car,	  ne	  parlant	  pas	  cette	   langue,	   ils	  n’ont	  pas	   fait	  
l’effort	   de	   l’apprendre.	   Depuis,	   la	  
«	  néerlandisation	  »	   notamment	   en	   Belgique	   a	  
rapidement	   remplacé	   le	   dialecte	   de	   la	   Flandres	  
historique6.	   L’installation	   dans	   une	   autre	   région	  
que	  celle	  de	  son	  origine	  implique,	  comme	  la	  cour-‐
toisie	   hospitalière	   le	   requiert,	   de	   s’adapter	   au	  
mode	   de	   vie	   du	   nouveau	   lieu,	   sauf	   à	   prôner	   et	  
pratiquer	   le	   communautarisme	   qui	   peut	   rapide-‐
ment	   devenir	   source	   de	   conflits	  :	   pour	   avoir	   des	  
droits,	  il	  faut	  d’abord	  satisfaire	  à	  ses	  devoirs.	  

Nationalité	  
Quant	  à	   la	  nationalité	   française,	  elle	  peut	  être	  

définie	   comme	   volonté	   d'existence	   en	   tant	   que	  
nation	   d'un	   groupe	   humain	   assez	   vaste,	   dont	   les	  
membres	   sont	   liés	   par	   des	   affinités	   tenant	   à	   un	  
ensemble	  d'éléments	  communs.	  C’est	  que	  la	  notion	  
de	  nation	  en	  France	  est	  liée	  à	  une	  définition	  spé-‐
cifique	   à	   l’histoire	   de	   la	   France	   métropolitaine	  :	  
au	  droit	  du	  sol,	  et	  non,	  comme	  dans	  de	  nombreux	  
pays	  européens,	  au	  droit	  du	  sang.	  C’est	  pour	  cela	  
qu’une	   identité	   française	   est	   mise	   en	   parallèle	  
avec	   la	   nationalité	   française	   en	   ignorant	   et	   sur-‐
tout	   en	   refusant	   par	   jacobinisme	   de	   reconnaître	  
les	   identités	   régionales,	   celles	  du	  sang	  et	  non	  du	  
sol.	  La	  République	  française	  ne	  veut	  pas	  gérer	  sa	  
diversité	  et	  ainsi	  propose	  un	  plus	  petit	  dénomina-‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	   Intégration	  selon	  la	  définition	  de	  l’ATILF	  (2017)	  est	  
la	  Phase	  où	   les	   éléments	  d'origine	  étrangère	   sont	   com-
plètement	  assimilés	  au	  sein	  de	  la	  nation	  tant	  au	  point	  de	  
vue	  juridique	  que	  linguistique	  et	  culturel,	  et	  forment	  un	  
seul	   corps	   social.	   L’assimilation	   étant	   une	   intégration	  
complète	  définie	  comme	  une	  Action	  de	  rendre	  sembla-
ble	  et	  même	   identique	  à	  quelqu'un	  ou	  à	  quelque	  chose,	  
par	  volonté.	  
5	  L’Alsace	  a	  fait	  partie	  du	  Saint	  Empire	  Romain	  dès	  la	  
création	  en	  962,	  devenu	  au	  XVe	  siècle	   le	  Saint	  Empire	  
Romain	  de	  la	  Nation	  Germanique	  dans	  sa	  formulation	  
correcte	   (en	   allemand	   Heilige	   Römische	   Reich	   Deuts-
cher	  Nation).	  
6	   Les	   dialectes	   flamands	   et	   le	   néerlandais	   appartien-‐
nent	  au	  Bas-‐allemand	  (bas-‐francique).	  
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teur	   commun	   comme	   identité	   nationale	   qui	   de-‐
vient	  nationalité	  française	  –	  et	  qui	  restent	  à	  défi-‐
nir	  !	  C’est	  à	  cause	  de	  cela	  que	   la	  biodiversité	  des	  
populations	  régionales	  disparaîtra	  dans	   les	  quel-‐
ques	   régions	   où	   elle	   subsiste	   encore,	   sauf	   si	   la	  
Charte	   européennes	   des	   langues	   régionales	   ou	  
minoritaires	   (adoptée	   en	   1992	   par	   le	   Conseil	   de	  
l’Europe	  -‐	  ratifiée	  mais	  non	  signée	  par	  la	  France)	  
est	   rapidement	   appliquée,	   ce	   que	   nos	   politiques	  
continuent	  de	  refuser.	  Pourtant,	  comme	  le	  stipule	  
l’article	  1	  de	   sa	   constitution,	   la	  République	   fran-‐
çaise	  ne	  peut	  être	  une	  et	   indivisible	  qu’à	   travers	  
sa	  diversité	  régionale,	  car	  en	  condamnant	  celle-‐ci	  
c’est	   toute	   la	  nation	  et	   son	   identité	   française	  qui	  
seront	  mises	   en	   cause.	   Les	   conséquences	   seront	  
d’autant	   plus	   rapides	   que	   l’immigration	   et	   les	  
déplacements	   internes	   entre	   régions	   historiques	  
seront	   importants.	   Néanmoins,	   appartenir	   à	   un	  
pays	   constituant	   une	   entité	   géographique	   et	   hu-‐
maine	   comme	   la	   France	   n’implique	   pas	   d’avoir	  
une	   identité	   française7,	   ni	   d’avoir	   des	   ancêtres	  
gaulois	  !	   Car,	   les	   départements	   du	   Haut-‐Rhin	   et	  
du	  Bas-‐Rhin	  ressemblent	  par	  bien	  des	  caractéris-‐
tiques	   régionales	   spécifiques	   à	   celles	   d’autres	  
départements	  comme	  ceux	  d’outre-‐mer,	  et	  jusque	  
dans	  la	  cuisine.	  
Il	  y	  a	  quelques	  jours,	  dans	  une	  émission	  de	  ra-‐

dio,	  un	  grand-‐chef	  étoilé	  soutenait	  que	   la	  cuisine	  
de	  terroir	  n’existe	  pas,	  seulement	  la	  Cuisine	  Fran-‐
çaise	  !	  Encore	  un	  ignorant	  de	  la	  biodiversité	  fran-‐
çaise,	   donc	   régionale,	   en	   cuisine,	   donc	   dans	   les	  
spécificités	   «	  culturels	  ».	   L’Alsace	   a	   nombre	   de	  
plats	   uniques	   en	   France,	   mais	   qu’elle	   partage	  
avec	   les	   régions	  environnantes	  allemandes,	   suis-‐
ses,	   ou	   plus	   lointaines	   vers	   l’Est,	   parmi	   eux	   la	  
choucroute	  (Sauerkraut),	  le	  radis	  noir	  (raifort),	  le	  
chou-‐rave	  (Kohlrabi),	  etc.	  
En	   Alsace,	   la	   notion	   de	   nation	   ne	   peut	  

s’envisager	  sans	  rappeler	  celle	  du	  Reich8	  :	  le	  sen-‐
timent	   national	   allemand	   s’est	   développé	   peu	   à	  
peu	   qu’au	   cours	   du	   XVIIIe	   siècle,	   favorisé	   par	   le	  
piétisme	   protestant	   (luthérien)	   face	   à	   l'empire	  
des	  Habsbourg	   catholique	  et	   obscurantiste.	  C’est	  
à	  la	  suite	  de	  la	  défaite	  française	  que,	  le	  18	  janvier	  
1871	   dans	   la	   Galerie	   des	   Glaces	   à	   Versailles	   le	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Mais	   simplement	   une	   carte	   nationale	   d’identité	  qui,	  
en	   Allemagne,	   s’appelle	   Personal	   Ausweis	   ou	   pièce	  
d’identité	  personnelle.	  Cette	  carte	  ne	  donne	  à	  son	  por-‐
teur	  aucun	  autre	  caractère	  que	  sa	  nationalité	   françai-‐
se.	  
8	   Depuis	   le	  Moyen-‐Âge,	  mes	   ancêtres	   alsaciens	   n’ont	  
cumulé	  qu’environ	  170	  ans	   sous	  nationalité	   française	  
et	  une	   seule	  génération	  est	  née	  et	  morte	   française,	   la	  
prochaine	  sera	  celle	  de	  mes	  enfants.	  

nouveau	  Reich	  allemand	  a	  été	  créé.	  Son	  nationa-‐
lisme	  est	  enraciné	  dans	   le	   luthéranisme	  et	   fondé	  
essentiellement	   sur	   une	   vision	   culturelle	   de	   la	  
nation,	   rapidement	   soutenue	   par	   l'essor	   écono-‐
mique,	  dont	  les	  Alsaciens	  ont	  largement	  bénéficié	  
jusqu’à	   la	   première	   guerre	  mondiale.	   Le	   fédéra-‐
lisme	   est	  millénaire	   pour	   les	   Allemands	   avec	   un	  
empereur	  élu	  ;	  l’appartenance	  au	  Reich	  est	  fondé	  
sur	   le	  droit	  du	   sang	  et	  partiellement	   sur	   le	  droit	  
du	  sol.	  Rappelons	  que	  l’Alsace	  est	  toujours	  sous	  le	  
Concordat	  napoléonien	  (1801)	  sur	  les	  religions	  et	  
que	  la	  loi	  de	  1905	  sur	  la	  séparation	  des	  Eglises	  et	  
de	   l’Etat	  ne	  s’y	  applique	  pas.	  Que	  l’indigène	  alsa-‐
cien	   soit	   d’abord	   alsacien	   est	   simplement	   inscrit	  
dans	  l’histoire	  de	  son	  long	  passé	  allemand	  et	  que	  
la	   nationalité	   est	   un	   fait	   à	   inscrire	   à	   travers	   les	  
vicissitudes	  historiques.	  

Conclusions	  
Ces	  quelques	  commentaires	  sur	  l’identité	  et	  la	  

nationalité	   conduisent	   à	   conclure	   que	   le	   centra-‐
lisme	   français	  n’est	   plus	   en	  mesure	  de	   répondre	  
aux	  défis	  populationnels	  et	  aux	  risques	  migratoi-‐
res	   intra-‐	   et	   inter-‐nationaux,	   notamment	   liés	   à	  
des	   événements	   économiques	   et	   politiques	   ou	   à	  
leurs	  conséquences	  (dont	   le	  changement	  climati-‐
que),	  si	   la	  survie	  de	  territoires	  et	  de	  populations	  
historiques	   veut	   être	   préservée.	   La	   souveraineté	  
nationale	   française	   impose	   l’uniformisation,	   en	  
partie	   par	   le	   concept	   de	   laïcité	   spécifique	   à	   la	  
France,	   et	   mène	   à	   la	   régression,	   alors	   que	  
l’évolution	  ne	  peut	   se	   faire	  que	  dans	   la	  diversité	  
d’environnements	   régionaux	   fédérés.	  Et	   face	  aux	  
souverainetés	   étatiques,	   c’est	   	   dans	   le	   cadre	   eu-‐
ropéen	   que	   cette	   diversité	   pourra	   le	   mieux	  
s’exprimer.	  
	  On	   peut	   rappeler	   la	   phrase	   de	  Renan	   (1887)	  

qui,	  dans	   sa	   célèbre	   conférence	  donnée	  à	   la	  Sor-‐
bonne,	   en	  mars	  1882,	  disait	  :	   «	  L'existence	  d'une	  
nation	  est	   ...	  un	  plébiscite	  de	  tous	   les	   jours,	  com-‐
me	   l'existence	   de	   l'individu	   est	   une	   affirmation	  
perpétuelle	  de	  vie.	  »	  Néanmoins,	   l’histoire	  régio-‐
nale	   alsacienne	   a	   montré	   les	   limites	   en	   matière	  
d'identité	   nationale	   face	   aux	   contradictions	   des	  
Allemands	  et	  des	  Français.	  Nous	  devrions	  bien	  y	  
réfléchir	  avant	  de	  succomber	  au	  populisme	  ou	  au	  
nationalisme,	  car	  il	  faut	  nous	  rappeler	  où	  mènent	  
leurs	   doctrines	   simplistes,	   communautaristes,	  
souverainistes,	   en	   supprimant	   les	   identités	   ré-‐
gionales	   pour	   n’exalter	   que	   des	   valeurs	   nationa-‐
les	   remettant	   en	   cause	   les	   acquis	   de	   la	   Républi-‐
que	  française.	  

Quelques	  références	  
ATILF	  (2017).	  Trésor	  de	   la	   langue	  Française	   informa-‐

tisé.	   ATILF	   -‐	   CNRS	   &	   Université	   de	   Lorraine,	  
http://www.atilf.fr/tlfi	  -‐	  consulté	  le	  29	  avril	  2017.	  

30/12/2017 65



De	  Coussemaker	  C.	  E.	  (1857).	  Délimitation	  du	  flamand	  
et	  du	  français	  dans	  le	  Nord	  de	  la	  France,	  accompa-‐
gné	  d'une	  carte	  dressée	  par	  M.	  Bocave.	  Annales	  du	  
Comité	  flamand	  de	  France,	  3,	  377-‐397.	  

Dreyfus	  F.-‐G.	  (2009).	  Nationalisme	  et	  sentiment	  natio-‐
nal	  en	  Allemagne.	  Clio,	  7	  p.	  

	   http://www.clio.fr/bibliotheque/pdf/pdf_nationali
sme_	  et_sentiment_national_en_allemagne.pdf	  

Emig	   C.	   C.	   (2012).	   Alsace	   entre	   guerres	   et	   paix.	   In	   :	  
Faire	   la	   guerre,	   faire	   la	   paix	   :	   approches	   sémanti-‐
ques	   et	   ambiguïtés	   terminologiques.	   Actes	   des	  
Congrès	  des	  Sociétés	  historiques	  et	  scientifiques,	  Éd.	  
Comité	   des	   Travaux	   Historiques	   et	   Scientifiques,	  
Paris,	  p.	  195-‐207.	  

Jurt	   J.	   (1998).	   Identité	   nationale	   en	   Allemagne	   et	   en	  
France	   :	   divergences/convergences.	   http://www.	  
leforum.de/artman/publish/article_33.shtml	  

Mylonas	   H.	   (2015).	   Methodological	   problems	   in	   the	  
study	  of	  nation-‐building:	  Behaviorism	  and	  histori-‐
cist	   solutions	   in	   political	   science.	   Social	   Science	  
Quarterly,	  96	  (3),	  740-‐758.	  

Renan	  E.	  (1887).	  Qu’est-‐ce	  qu’une	  nation?	  In	  :	  Discours	  
et	   Conférences.	   Paris,	   Caiman-‐Levy,	   Paris,	   p.	   277-‐
310.	  

Ryckeboer	  H.	   (2000).	   The	   role	   of	   political	   borders	   in	  
the	   millennial	   retreat	   of	   Dutch	   (Flemish)	   in	   the	  
north	   of	   France	   [Le	   rôle	   des	   frontières	   politiques	  
dans	  le	  recul	  du	  néerlandais	  (flamand)	  dans	  le	  nord	  
de	  la	  France	  à	  l'aube	  du	  nouveau	  millénaire].	  Inter-
national	   Journal	  of	  Sociology	  of	  Language,	  145,	  79-‐
108.	  

Schmauch	   J.	   (2004).	   Les	   services	   d’Alsace-‐Lorraine	  
face	   à	   la	   réintégration	   des	   départements	   de	   l’Est	  

(1914-‐1919).	   Thèse,	   École	   des	   Chartes,	   Paris,	  
http://theses.enc.sorbonne.fr/2004/schmauch	  

Schmauch	  J.	  (2013).	  Novembre	  1918.	  L’administration	  
française	   s’établit	   en	   Alsace-‐Lorraine.	   Revue	  
d’Alsace,	  139,	  259-‐276.	  

	   http://alsace.revues.org/1951	  
Smith	  P.	  (1996).	  À	  la	  recherche	  d'une	  identité	  nationa-‐

le	   en	   Alsace	   (1870-‐1918).	   In:	   Vingtième	   Siècle.	  
Revue	  d'Histoire,	  50,	  23-‐35.	  

Thénault	  S.	  (2012).	  Le	  «	  code	  de	  l’indigénat	  ».	  In	  :	  His-‐
toire	   de	   l’Algérie	   à	   la	   période	   coloniale	   (1830-‐
1962).	  La	  Découverte,	  Paris,	  p.	  200-‐206.	  

Vandekerckhove,	   R.	   (2009).	   Dialect	   loss	   and	   dialect	  
vitality	  in	  Flanders.	  International	  Journal	  of	  the	  So-
ciology	  of	  Language,	  196-‐197,	  73-‐97.	  

Vanneste	  A.	  (1972).	  Taaltoestand	  in	  Frans-‐Vlaanderen	  
-‐	   1	   een	   recent	   onderzoek.	  Ons	   Erfdeel,	   15	   (3),	   57-‐
59.	  	  

Vanneste	  A.	  (1972).	  Taaltoestand	  in	  Frans-‐Vlaanderen	  
-‐	   2	   korte	   diachronie	   van	   het	   vlaams	   in	   Frans-‐
Journal	   of	   Sociology	   of	   Language,	   196/197,	   73-‐
97.Vlaanderen	   (1856-‐1971).	   Ons	   Erfdeel,	   15	   (4),	  
29-‐62.	  

�Vogler�	   B.	   (1994).	   Histoire	   culturelle	   de	   l'Alsace:	   du	  
Moyen	  Âge	  à	  nos	  jours	  ;	  les	  très	  riches	  heures	  d'une	  
région	  frontière�.	  La	  Nuée	  Bleue,	  Strasbourg,	  576	  p.	  

�Vogler�	   B.	   (Dir.)	   (2003).	  Nouvelle	  histoire	  de	   l'Alsace	  :	  
une	  région	  au	  cœur	  de	  l'Europe�.	  Histoire	  des	  Terri-‐
toires	  de	  France	  et	  d'Europe�.	  Privat,	  Toulouse,	  380	  
p.	  

	  
	  

___________________________________________	  
	  

30/12/2017 66

http://www.clio.fr/bibliotheque/pdf/pdf_nationalisme_et_sentiment_national_en_allemagne.pdf
http://www.leforum.de/artman/publish/article_33.shtml
http://www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_1996_num_50_1_3518
http://paleopolis.rediris.es/NeCs/NeCs_01-2017/Emig-2012.pdf


Appendice	  1	  

Carte	  d’identité	  –	  arrêté	  du	  14	  décembre	  1918	  
Pour	  intégrer	  l'Alsace-‐Lorraine	  dans	  le	  giron	  de	  la	  France	  en	  1918,	  l'administration	  française	  déci-‐

da	   de	   classer	   les	  Alsaciens	   en	   quatre	   catégories	   !	   Incapable	   de	   gérer	   le	   particularisme	   alsacien,	   elle	  
créa	  un	  fort	  "malaise	  alsacien"	  qui	  donna	  naissance	  à	  un	  mouvement	  autonomiste	  alsacien	  dès	  1919	  -‐	  
surtout	  après	  50	  ans	  d'administration	  allemande	  qui	  n'avait	  pas	  créé	  de	  problèmes	  aux	  Alsaciens	  dans	  
la	  vie	  de	  tous	  les	  jours.	  
Tout	  Alsacien	  devait	   justifier	  de	  trois	  générations	  antérieures	  et	  successives	  ayant	  vécu	  en	  Alsace	  

pour	  pouvoir	  accéder	  à	  la	  nationalité	  française.	  Cette	  demande	  sera	  réitérée	  par	  l'administration	  fran-‐
çaise	  en	  1945.	  
	  

	  

Quatre	  catégories	  d'Alsaciens,	  avec	  chacune	  une	  carte	  d'identité	  distincte:	  
• Modèle	  A	  :	  réservé	  aux	  Français	  ou	  à	  ceux	  qui	  le	  seraient	  restés,	  si	  le	  Traité	  de	  Francfort	  ne	  

leur	  avait	  pas	  ravi	  cette	  nationalité	  –	  [celui	  de	  mon	  père	  et	  de	  mes	  grands-‐parents	  paternels	  
et	  grand-‐père	  maternel].	  

• Modèle	  B	   :	  réservé	  à	  ceux	  dont	  un	  des	  ascendants	  n'était	  pas	  français	  de	  souche	  [d'origine	  
étrangère]	  –	  [celui	  de	  ma	  mère	  née	  à	  Solingen].	  

• Modèle	  C	  :	  réservé	  à	  ceux	  dont	  les	  deux	  parents	  étaient	  nés	  dans	  les	  pays	  alliés	  de	  la	  France	  
ou	  neutres	  pendant	  le	  conflit	  –	  [celui	  de	  ma	  grand-‐mère	  maternelle,	  suissesse].	  

• Modèle	  D	  :	  réservé	  aux	  "émigrés"	  provenant	  de	  pays	  ennemis,	  Allemagne,	  Autriche,	  Hongrie	  
ou	  d'autres	  des	  Empires	  centraux,	  ainsi	  qu'à	  leurs	  enfants,	  même	  nés	  en	  Alsace,	  avec	  obliga-‐
tion	  de	  solliciter	  un	  permis	  de	  circulation	  pour	  pouvoir	  exercer	  leur	  activité	  professionnelle	  
en	  Alsace.	  

 

	  
Carte	  d’identité	  Modèle	  A	  en	  recto	  verso	  

Une	   "gestion"	   humiliante	   de	   la	   question	  Alsacienne	   créa	  des	   situations	   inextricables,	   obligeant	   à	  	  
faire	  des	  démarches	  compliquées	  et	  fastidieuses,	  souvent	  vexatoires.	  Elle	  marquera	  trois	  générations	  
d'Alsaciens	  qui	  n’oublieront	  jamais,	  avec	  une	  image	  dégradée	  de	  la	  France	  au	  sein	  de	  la	  population. 
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page	  de	  garde	  

	  
pages	  des	  grands-‐parents	  

	  
arbre	  généalogique	  ascendant	  

Appendice	  2	  	  

Ahnenpass	  
ou	   «	  passeport	   des	   ancêtres	  »	   exigé	   par	  
les	  autorités	  du	  Drittes	  Reich	  (extraits	  ci-‐
contre)	  
	  
L'Abstammungsnachweis	   (preuve	  

d'ascendance)	  fut	  introduite	  par	  la	  loi	  du	  
7	   avril	   1933,	   s'appliquant	   aux	   fonction-‐
naires,	  puis	  les	  lois	  de	  Nuremberg	  du	  15	  
septembre	   1935	   (Nürnberger	   Gesetze)	  
ont	   étendu	   l'obligation	  	   à	   l'ensemble	   de	  
la	  population	  allemande	  sous	  forme	  d'un	  
Ahnenpass,	   et	   à	   l’Alsace-‐Lorraine	   en	  
1940.	  
	  Il	   fallait	   prouver	   que	   l'on	   était	   "Alle-‐

mand	   de	   souche"	   pour	   ne	   pas	   tomber	  
sous	  l'ordonnance	  nazie	  du	  16	  décembre	  
1941	  qui	  prévoyait	   la	  saisie	  des	  biens	  et	  
l'expulsion	   de	   tous	   les	   "indésirables":	  
Juifs,	   Français	   de	   l'Intérieur,	   Alsaciens	  
francophiles,	   anciens	   combattants	   de	  
l'Espagne	  rouge,	  romanichels,	  personnes	  
de	   race	   étrangères,	   condamnés	   de	   droit	  
commun,	  etc.	  
	  
Le	   Ahnenpass	   était	   le	   principal	   outil	  

de	   la	   politique	   nazie,	   pour	   définir	   qui	  
était	  aryen	  et	  qui	  ne	  l’était	  pas.	  
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Résumé	  
D’origine	  grecque,	  puis	  latinisé,	  le	  mot	  généalogie	  est	  apparu	  à	  la	  fin	  du	  XIIIe	  siècle	  dans	  la	  langue	  fran-‐

çaise.	  Longtemps	  utilisé	  pour	  la	  filiation	  humaine,	  il	   	  est	  entré	  dans	  un	  usage	  largement	  plus	  étendu,	  de-‐
puis	  environ	  deux	  siècles.	  Avec	  le	  développement	  de	  l’informatique	  depuis	  plus	  d’une	  vingtaine	  d’années,	  
la	  généalogie	  est	  maintenant	  aussi	  un	  outil	  et	  une	  technique	  scientifique	  avec	  la	  mise	  au	  point	  de	  logiciels	  :	  
elle	  s’applique	  à	  de	  nombreux	  domaines	  et	  disciplines	  bien	  distinctes	  de	  la	  filiation	  humaine.	  Aussi	  ses	  dé-‐
finitions	  se	  sont	  élargies	  en	  fonction	  de	  nouvelles	  applications.	  Elle	  cousine	  avec	  d’autres	  outils	  et	  métho-‐
des	   scientifiques,	   comme	   ceux	   utilisés	   par	   la	   phylogenèse	   (morpho	   anatomie,	   génétique,	   écologie),	  
l’anthropogénie,	  l’anthropologie,	  parmi	  d’autres.	  Les	  arbres	  mis	  en	  œuvre	  sont	  généralement	  de	  deux	  ty-‐
pes	  :	  -‐	  ascendant	  depuis	  un	  individu,	  un	  objet,	  un	  savoir,	  etc.	  vers	  ses	  différents	  ancêtres	  ;	  -‐	  descendant	  de-‐
puis	  un	  de	  ces	  ancêtres.	  Le	  développement	  de	  l’outil	  généalogique	  par	  les	  scientifiques	  ouvre	  de	  nouvelles	  
perspectives	  aux	  travaux	  sur	  les	  filiations	  familiales,	  leurs	  histoires,	  leurs	  origines,	  à	  condition	  de	  bien	  se	  
rappeler	  que	  les	  recherches	  ne	  peuvent	  se	  faire	  que	  par	  partage	  dans	  l’altérité,	  donc	  avec	  tous	  les	  descen-‐
dants	  connus	  ou	  méconnus	  d’ancêtres	  communs.	  

	  
Introduction	  

Remonter	   aux	   origines	   est	   le	   graal	   de	   toute	  
famille	   et	  population	  depuis	  des	  millénaires,	   au-‐
jourd’hui	  par	  les	  registres	  (état-‐civil,	  paroissiaux,	  
notariés…)	  :	  c’est	  devenu	  l’usage	  le	  plus	  populai-‐
re	   de	   la	   généalogie.	   Ce	   qui	   est	   souvent	   ignoré,	  
c’est	  que	  la	  généalogie	  ne	  se	  limite	  pas	  à	  ces	  seu-‐
les	  recherches,	  car	  c’est	  devenu	  un	  outil	   facile	  et	  
commode	  pour	  établir	  une	   filiation	  dans	  des	  do-‐
maines	  très	  divers	  qui	  peuvent	  ne	  pas	  nécessiter	  
l’emploi	   de	   critères	   scientifiques	   bien	   définis,	   ni	  
l’application	   de	   méthodes	   scientifiques	   strictes,	  
ou	   qui	   peuvent	   se	   satisfaire	   de	   données	   incom-‐
plètes	   ou	   de	   faible	   fiabilité.	   Cette	   quête	   vers	  
l’ancêtre	  peut	  concerner	  un	  être	  vivant	  1,	  un	  ob-‐
jet,	  une	  idée,	  un	  savoir	  avec	  construction	  d’un	  ar-‐
bre.	   Il	   est	   donc	   nécessaire	   de	   définir	   le	  mot	   gé-‐
néalogie	  afin	  d’en	   faire	  un	  emploi	   juste	  et	   appli-‐
qué	  à	  tous	  ces	  usages	  et	  à	   leurs	  finalités,	  notam-‐
ment	  dans	  les	  sciences.	  
Le	  présent	  travail	  reprend	  et	  complète	  ou	  dé-‐

veloppe	  certains	  paragraphes	  de	  publications	  an-‐
térieures	  (Emig,	  2014,	  2017a,	  2017b).	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Il	   peut	   s’agir	   d’un	   individu,	   d’une	   population	   ou	  
d’une	  espèce	  animale	  ou	  végétale.	  

Origines	  du	  terme	  Généalogie	  

Avant	  tout,	  il	  convient	  de	  rappeler	  l’origine	  :	  le	  
mot	   généalogie	   est	   construit	   sur	   les	   mots	   grecs	  
genos	  (γένος	  :	  race,	  naissance	  2)	  et	  logos	  (λογος	  :	  
parole),	   puis	   emprunté	   par	   le	   latin	   pour	   donner	  
genealogia.	  
Des	  définitions	  anciennes	  sont	  fournies	  par	  le	  

«	  Dictionnaire	  du	  Moyen	  Français	  »	  (DMF,	  2015	  -‐	  
voir	  
http://www.atilf.fr/dmf/definition/généalogie)	  :	  
vers	   la	   fin	   du	   Ier	   ou	   début	   du	   IIe	   siècle,	   l’érudit	  
romain	   Suetone	   donne	   à	   Genealogia	   qu’il	   em-‐
prunte	   au	   grec	   le	   sens	   de	   «	  linea	   generationis,	  
enumeratio	   parentum	   et	   maiorum,	   origo	  »	   [li-‐
gnée	   des	   générations,	   énumération	   des	   parents	  
et	  des	  ancêtres,	  source	  (ou	  origine)].	  Le	  substan-‐
tif	  généalogie	  apparaît	  dans	  langue	  française	  vers	  
1292	   sous	   diverses	   formes,	   notamment	   genelo-
gye,	   genalogie,	   geonologie,	   geneologie,	   genealo-
gie…	   (Eytzinger,	   1590	  ;	   Wartburg,	   1922-‐1967),	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Le	  biologiste	  danois	  W.	  Johannsen	  proposa	  en	  1909	  
le	  mot	  gène	  formé	  sur	  le	  radical	  grec	  de	  genos	  (ne	  pas	  
confondre	  avec	  les	  termes	  comprenant	  –gène,	  tirés	  du	  
verbe	  grec	  signifiant	  engendrer).	  Le	  substantif	  généti-‐
que	  correspond	  à	  la	  «	  branche	  de	  la	  biologie	  qui	  étudie	  
les	  phénomènes	  de	  l'hérédité	  »,	  formé	  à	  partir	  du	  mot	  
grec	  genetikós,	  signifiant	  propre	  à	  la	  génération.	  
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avec	   la	   définition	  suivante	   «	  filiation	   d’une	   ou	  
plusieurs	  personnes	  établie	  par	   la	   succession	  de	  
leurs	   ancêtres	  »	   (Geodefroy,	   1895-‐1902)	   ou	  
«	  succession	   d'ancêtres	   qui	   établit	   une	   filiation	  ;	  
descendance	  ;	   succession,	   suite	  »	   (Wartburg,	  
1922-‐1967	  ;	  DEAF	  él,	  2015).	  
C’est	   bien	   une	   définition	   anthropocentrée	   de	  

la	   généalogie,	   qui	   a	   été	   employée	   pendant	   des	  
millénaires.	  Néanmoins,	  depuis	  environ	  deux	  siè-‐
cles,	   ce	   mot	   a	   connu	   de	   nouveaux	   usages	   sous	  
l’impulsion	   d’usages	   scientifiques	   divers.	   Ré-‐
cemment,	   le	   développement	   de	   l’informatique,	  
avec	   des	   logiciels	   de	   plus	   en	   plus	   performant,	  
dans	   les	   études	   de	   l’évolution	   et	   la	   création	   de	  
bases	  de	  données	  puissantes	  ont	  initié	  de	  nouvel-‐
les	   perspectives.	   Aussi,	   de	   nouvelles	   définitions	  
qui	   sont	   rapporté	   par	   «	  Trésor	   de	   la	   Langue	  
Française	  informatisé	  »	  (TLFi,	  2007).	  
Tableau	   1.	   	   Définitions	   du	   substantif	   généalogie	  

d’après	   le	   TLFi	   (2007),	   modifiées.	   L’établissemen	  
d’une	  généalogie	  ne	  peut	  se	   faire	  sans	  prendre	  en	  
compte	  l’appartenance	  des	  individus	  à	  une	  popula-‐
tion,	  à	  leur	  histoire,	  à	  leur	  culture,	  à	  leurs	  origines.	  
Il	  y	  a	  là	  interactions	  scientifiques	  directes	  	  

Généalogie,	  subst.	  fém.	  
A.	  -	  Dénombrement,	  par	  filiation,	  des	  ancêtres	  d'un	  
individu.	  
-‐	  Tableau,	  ouvrage	  représentant	  cette	  filiation.	  
-‐	  Outil	  ayant	  pour	  objet	  le	  dénombrement	  des	  an-‐
cêtres	  d'un	  individu.	  
-‐	  Filiation	  des	  animaux	  de	  race.	  Synon.	  Pedigree	  3.	  

Biol.	  Suite	  des	  espèces	  qui	  se	  sont	  succédées	  par	  fi-‐
liation	  pour	  parvenir	  à	  l'espèce	  actuelle.	  
B.	  Au	  fig.	  (Histoire	  d'un)	  développement	  successif.	  
	  
Ainsi,	   la	   généalogie	   concerne	   tout	   ce	   dont	   on	  

peut	  établir	  une	  filiation	  qui	  est	  définit	  comme	  le	  
«	  lien	   de	   parenté	   unissant	   un	   spécimen	   à	   ses	   as-
cendants	   ou	   descendants	  »	   –	   le	   mot	   individu	   est	  
défini	   comme	   «	  tout	   être	   concret,	   donné	   dans	  
l'expérience,	   possédant	   une	   unité	   de	   caractères	  
et	   formant	   un	   tout	   reconnaissable	  »	   (TLFi,	  
2007)	  :	  ainsi	  un	  roman,	  un	  poème,	  un	  tableau,	  un	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Le	  mot	  pedigree	  nécessite	  des	  précisions.	  En	  effet,	  
en	   français	   apparu	   au	   siècle	   dernier	   et	   emprunté	   à	  
l’anglais,	   il	   est	   généralement	   pris	   comme	   la	  
«	  généalogie	   d'un	   animal	   domestique	   (cheval,	   chien,	  
chat)	   de	   race	   pure;	   document	   où	   est	   consignée	   cette	  
généalogie.	  »	  Or,	  il	  concerne	  aussi	  la	  «	  généalogie,	  ori-‐
gine	   d'une	   personne	   (plus	   rarement	   d'une	   ville);	   do-‐
cument	  où	  est	  consignée	  cette	  généalogie,	  cette	  origi-‐
ne.	  »	   Pour	   d’autres	   définitions	   voir	   TLFi	   (2007).	   En	  
anglais,	   le	   terme	   pedigree	   est	   un	   «	   relevé	   généalogi-‐
que,	  généalogie	  »	  en	  usage	  depuis	  le	  XVe	  siècle	  et	  sans	  
restriction	  d’application,	  notamment	  à	  l’homme.	  

morceau	   de	   musique…	   sont	   des	   individus,	   tout	  
comme	   des	   individus	   vivants.	   Cela	   vaut	   aussi	  
pour,	  par	  exemple,	  des	  éléments	  en	  science	  phy-‐
sique	   ou	   des	   corps	   en	   chimie,	   et	   aussi	   l'histoire	  
d'un	   groupe,	   d'un	   domaine,	   d'une	   idée,	   d’un	   sa-‐
voir,	  etc.	  	  
La	   généalogie	   familiale	   (humaine)	   n’apparaît	  

plus	   que	   comme	   la	   partie	   émergée	   de	   l’iceberg	  
généalogique.	   En	   effet,	   rien	   dans	   ces	   définitions	  
ne	   fait	   une	   exclusivité	   à	   l’homme	   -‐	   à	   remarquer	  
qu’en	   anglais,	   un	   arbre	   ascendant	   en	   généalogie	  
humaine	   est	   appelé	   «	  pedigree	  ».	   Les	   dictionnai-‐
res	  habituellement	  compulsés	  –	  dit	  grand-‐public	  
–	  ont	  pour	  certains	  (comme	  les	  Larousse,	  Littré)	  
changé	   leurs	   définitions	   au	   cours	   de	   la	   dernière	  
décennie	  pour	   se	   retrouver	   en	  accord	  avec	   celle	  
du	   tableau	   ci-‐dessus.	   D’autres	   n’ont	   pas	   encore	  
fait	  leur	  mise	  à	  jour	  et	  gardent	  des	  définitions	  an-‐
thropocentrées,	  comme	  l’Encyclopædia	  universa-‐
lis	   (2017)	  :	   «	  La	   généalogie,	   l’une	   des	   plus	   an-‐
ciennes	  sciences	  du	  monde,	  a	  pour	  finalité	  l’étude	  
objective	   et	   exhaustive	   des	   ascendances	   et	   des	  
descendances	  des	  individus,	  de	  leurs	  rapports	  de	  
parenté,	   de	   leurs	   particularités	   physiques,	   intel-‐
lectuelles	  et	  morales	  et	  de	   leurs	  biographies	  pri-‐
vées	  et	  publiques.	  »	  

La	  généalogie	  est-‐elle	  une	  science	  ?	  

Á	  cette	  question,	  nombre	  de	  généalogistes	  ont	  
répondu	  oui,	  mais	  probablement	  par	  méconnais-‐
sance	  de	  la	  définition	  de	  ce	  qu’est	  une	  «	  science	  ».	  
Or,	  la	  réponse	  se	  retrouve	  dans	  les	  définitions	  ci-‐
tées	   ci-‐dessus	  montrant	   que	   celles-‐ci	   ne	   corres-‐
pondent	   pas	   au	   substantif	   «	  science	  »	   qui	   est	   un	  
«	  ensemble	  structuré	  de	  connaissances	  qui	  se	  rap-
portent	   à	   des	   faits	   obéissant	   à	   des	   lois	   objectives	  
(ou	   considérés	   comme	   tels)	   et	   dont	   la	   mise	   au	  
point	   exige	   systématisation	   et	   méthode	  »	   (TLFi,	  
2007).	   Il	   en	   est	   de	  même	  pour	  d’autres	   discipli-‐
nes	  considérées	  souvent	  à	  tort	  comme	  des	  scien-‐
ces	  -‐	  c’est	  le	  cas	  de	  l’Histoire.	  
	  Telle	  que	  définie	  ici,	  la	  généalogie	  (sens	  large)	  

est	   utilisée	   dans	   divers	   domaines	   ou	   disciplines	  
généralement	   scientifiques,	   au-‐delà	   des	   seules	  
recherches	  généalogiques	  familiales	  ;	   les	  critères	  
de	   ces	   dernières	   ne	   font	   l’objet	   d’aucune	   défini-‐
tion	  et	  ne	  sont	  pas	  basés	  sur	  des	  preuves	  irréfu-‐
tables	   et/ou	   scientifiques	   ou	   des	   lois	   scientifi-‐
ques.	   Malgré	   ces	   lacunes,	   la	   généalogie	   se	   rap-‐
proche	   d’autres	   méthodes	   scientifiques	   proches	  
(voir	  ci-‐dessous)	  :	  elle	  n’est	  qu’une	  technique	  et	  
un	  outil	  nécessitant	  pourtant	  rigueur	  et	  une	  ex-‐
cellente	   connaissances	   des	   critères	   techniques	  
nécessaires,	   appliqués	   à	   des	   individus	   pour	   éta-‐
blir	   une	   filiation,	   aussi	   celles	   liées	   à	  
l’appartenance	   des	   individus	   eux-‐mêmes	   à	   une	  
population,	  à	  son	  histoire,	  à	  sa	  culture,	  à	  son	  ori-‐
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gine.	   Nombre	   de	   ces	   données	   relèvent	   ou	   peu-‐
vent	   relever	   de	   recherches	   scientifiques	  ;	   elles	  
doivent	  être	  recherchées	  afin	  de	  corroborer	  cha-‐
que	  fois	  que	  nécessaires	  des	  données	  transmises	  
par	  la	  famille	  (voir	  aussi	  ci-‐dessous).	  
Dans	  un	  premier	  temps,	  il	  faut	  constituer	  une	  

base	  de	  données	  informatisée	  avec	  une	  fiche	  par	  
individu,	  comportant	  toutes	  les	  données	  disponi-‐
bles,	  voire	  nécessaires,	  incluant	  les	  liens	  entre	  fi-‐
ches	  en	  respectant	  scrupuleusement	  les	  règles	  af-‐
férentes	  et	   les	  sources	  originales.	  Une	  telle	  base,	  
si	  elle	  est	  mise	  en	  ligne,	  ne	  devra	  être	  considérée	  
par	   les	   consultants	   comme	   n’étant	   valide	   qu’au	  
moment	   de	   la	   consultation,	   car	   elle	   est	   censée	  
être	   en	   évolution	   constante	   avec	   des	   modifica-‐
tions	   (ajout	  de	  données,	  de	   rectificatifs,	   etc.).	  En	  
fonction	  du	  ou	  des	   logiciels	  utilisés,	   les	  données	  
de	  cette	  base	  pourront	  être	  publiées	  sous	  diver-‐
ses	   formes	   et	   être	   analysées	   en	   fonction	   des	  
champs	   disponibles	   dans	   chaque	   fiche	  ;	   les	   usa-‐
ges	   les	   plus	   courants	   sont	   sous	   forme	   d’arbres	  
ascendants	  ou	  descendants	  et	  de	  tableaux.	  
Il	  s’agit	  bien	  d’un	  outil	  qui	  doit	  pouvoir	  servir	  

au-‐delà	  du	   seul	  but	  personnel,	   souvent	   envisagé	  
au	  départ.	  C’est	  là	  qu’il	  est	  nécessaire	  de	  réfléchir	  
aux	  champs	  et	  aux	  liens	  à	  créer	  afin	  de	  donner	  à	  
sa	   base	   le	   plus	   de	   possibilités	   ultérieures	  
d’exploitation.	   Au	   sens	   large,	   l’outil	   généalogie	  
sert	   dans	   divers	   savoirs	   et	   domaines	   scientifi-‐
ques	   comme	   la	   biologie,	   la	   génétique,	   l’écologie,	  
la	  botanique,	   la	  physique,	   la	   chimie,	   la	  paléonto-‐
logie,	  l’archéologie,	  l’histoire,	  la	  sociologie,	  la	  phi-‐
losophie,	   l’ethnographie,	   etc.	   Il	   faut	   y	   ajouter	  
l’histoire	   des	   populations,	   la	   héraldique,	   la	   sigil-‐
lographie	  parmi	  d’autres.	  	  
Les	   études	   généalogiques	   sont	   informatisées	  

depuis	  plus	  d’une	  vingtaine	  d’années	  à	  partir	  de	  
corpus	   généalogiques	   empiriques.	   Bien	   que	  
beaucoup	   de	   généalogistes	   ont	   un	   sentiment	   de	  
limpidité	  et	  de	  transparence	  de	   leurs	  données,	   il	  
s’agit	   en	   réalité	   d’un	   assemblage	   d’objets	   com-‐
plexes,	   d’une	   construction	   sociotechnique	   ambi-‐
guë	  que	  chacun,	  et	  pas	  seulement	  l’ethnologue	  ou	  
l’historien,	  doit	  toujours	  commencer	  par	  interro-‐
ger.	  En	  effet,	  la	  généalogie	  humaine	  mélange	  à	  la	  
fois	   des	   informations	   directement	   issues	   de	   la	  
mémoire	   généalogique	   d’individus	   réels	   et	   des	  
artefacts	   mémoriels	   élaborés	   à	   partir	   de	   bribes	  
d’informations	   artificiellement	   détachés	   de	   ces	  
mêmes	   mémoires.	   Ainsi	   sont	   mis	   sur	   un	   même	  
plan,	  d’une	  part,	  des	  informations	  biographiques	  
individuelles	   obtenues	   des	   registres	   (notariaux,	  
paroissiaux,	  d’état-‐civil)	  et	  auprès	  des	  personnes	  
elles-‐mêmes	   (vivantes	   ou	   décédées)	   et,	   d’autre	  
part,	   des	   traces	   biographiques	   issues	   de	   la	   mé-‐
moire	  d’autres	  acteurs.	   Il	  s’agit	  dans	  tous	   les	  cas	  
de	  documentations	  lacunaires,	  parfois	  immenses,	  

parsemées	   d’embûches,	   de	   fausses	   pistes,	   de	  
mémoires	   familiales	   biaisées,	   voire	   imaginaires.	  
Toute	   donnée	   devra	   donc	   être	   validée	  :	   c’est	  
pourquoi	   toute	  reconstitution	  généalogique	  doit,	  
en	   amont,	   s’asseoir	   des	   analyses	   objectives	   des	  
sources	   citées	   et	   disponibles,	   en	   sachant	  
qu’aucune	   généalogie	   ne	   sera	   parfaite.	   Si	   les	  
chercheurs	   scientifiques,	   notamment	   des	   ethno-‐
logues	   et	   des	   historiens,	   sont	   très	   attentifs	   à	   la	  
recherche	   et	   à	   l’analyse	   des	   informations	   (voir,	  
par	  exemple,	  Barry	  &	  Gasperoni,	  2008),	   celles-‐ci	  
concernent	  tout	  autant	  chaque	  généalogiste	  ama-‐
teur	  4.	  
Comme	   exemple,	   nous	   citerons	   le	   traitement	  

informatique	  des	  matériaux	  généalogiques	  en	  an-‐
thropologie	  :	   un	   outil	   méthodologique	   efficace,	  
notamment	   pour	   des	   anthropologues	   qui	   étu-‐
dient	   les	   systèmes	   de	   parenté	   et	   d’alliance.	   De	  
nouveaux	   logiciels,	   comme	   PUCK	  
(http://www.kintip.net/),	   permettant	   des	   mé-‐
thodes	  novatrices	  d’analyse	  et	  d’évaluer	  la	  quali-‐
té,	   les	  lacunes	  et	   les	  biais	  d’un	  corpus	  généalogi-‐
que	   (Hamberger	   &	   Daillant,	   2008).	   Il	   existent	  
aussi	  des	   collections	   scientifiques	  d'archives	  ou-‐
vertes	   de	   données	   généalogiques,	   comme	   Kin-‐
sources	   (https://www.kinsources.net/).	   Par	   cet	  
exemple,	   nous	   voulons	   mettre	   l’accent	   sur	   des	  
recherches	  scientifiques	  qui	  mettent	  en	  évidence	  
un	   usage	   de	   l’outil	   généalogique	   souvent	   ignoré	  
par	   ceux	   qui	   en	   font	   un	   passe-‐temps,	   souvent	  
rangé	   dans	   le	   domaine	   qu’ils	   estiment	   privé,	  
alors	   que	   leurs	   données	   peuvent	   faire	   l’objet	  
d’analyses	  scientifiques	  et	  sont	  d’un	  accès	  ouvert	  
à	  tous.	  Certaines	  de	  ces	  données	  peuvent	  parfois	  
avoir	   une	   publication	   restreinte	   pour	   des	   per-‐
sonnes	   vivantes,	   mais	   non	   pour	   leur	   analyse,	  
comme	   par	   exemple	   les	   statistiques	   sur	   les	   re-‐
censements.	  
A	   travers	   la	   généalogie,	   les	   scientifiques	   ou-‐

vrent	  de	  nouvelles	  perspectives	  aux	   travaux	  des	  
généalogistes	   amateurs	   et	   poussent	   au	   rappro-‐
chement	   avec	   la	   communauté	   scientifique.	   Com-‐
me	   le	   remarquait	   déjà	   Harvey	   (2007),	   l’avenir	  
propose	   de	   nouveaux	   défis	   à	   la	   généalogie	   avec	  
des	   perspectives,	   notamment	   vers	   de	   nouveaux	  
modèles	   identitaires,	  bien	  au-‐delà	  des	   seules	   re-‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

4	  En	  Science,	  un	  amateur	   (même	  mot	  en	  anglais)	   est	  
un	   scientifique	   non	   professionnel,	   dont	   le	   travail	   est	  
reconnu	   par	   ses	   pairs	   scientifiques	   (Meadows	  &	   Fis-‐
her,	   1978	  ;	   Wazeck,	   2014).	   Nombre	   sont	   considérés	  
comme	   de	   célèbres	   scientifiques,	   on	   ignore	   souvent	  
leur	   statut	   d’amateur.	   Il	   convient	   donc	   d’utiliser	   ce	  
terme	   à	   bon	   escient,	   y	   compris	   en	   généalogie	  !	   Les	  
scientifiques	  anglo-‐saxons	  nous	   rappellent	  «	  in	   scien-‐
ce	  it	  retains	  the	  meaning	  of	  its	  French	  root	  amour,	  lo-‐
ve,	  for	  amateurs	  do	  science	  because	  it's	  what	  they	  love	  
to	  do.	  »	  
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cherches	  des	  origines	  familiales,	  et	  une	  ouverture	  
vers	  l’histoire	  sociale,	   la	  démographie	  historique	  
et	   la	   sociologie	   de	   la	   famille	   et	   des	   populations.	  
La	   littérature	   scientifique	   (voir	   quelques	   cita-‐
tions	   dans	  Références)	   n’est	   pas	   avare	   en	   étude	  
sur	   des	   généalogies	   diverses	   comme	   celle	   des	  
risques,	  des	  savoirs	  anthropologiques,	  des	  famil-‐
les	  nobles,	  des	  «	  familles	  »	  scientifiques,	  de	  la	  gé-‐
néalogie	   scientifique.	   Pour	   cette	   dernière,	   citons	  
deux	  publications	  (Paveau,	  2010	  ;	  Bonin	  &	  Anto-‐
na,	  2012)	  accessibles	  en	  ligne.	  

Cousinages	  de	  la	  généalogie	  	  

Dans	   cette	   partie,	   le	   propos	   est	   restreint	   à	   la	  
généalogie	   animale,	   et	   humaine	   en	   particulier.	  
Celle-‐ci	   peut	   être	   utilisée	   dans	   trois	   disciplines	  
scientifiques.	  

1.	  Phylogenèse	  ou	  phylogénie	  5	  [=	  science	  qui	  
reconstitue	   les	   relations	   de	   parenté	   entre	   les	  
taxons	   –	   ou	   -‐	   formation	   et	   développement	   des	  
espèces	   actuelles	   au	   cours	   des	   temps	   (dont	  
l’espèce	  humaine	  Homo	  sapiens)]	  
Selon	   Haeckel	   (1874),	   inventeur	   du	   mot,	  

«	  l'ontogenèse	   récapitule	   la	   phylogenèse	  »	  c’est-‐
à-‐dire	   que	   la	   formation	   de	   l'embryon	   synthétise	  
l'histoire	  évolutive	  de	  l'espèce.	  Néanmoins,	  la	  re-‐
production	   elle-‐même	   est	   une	   des	   caractéristi-‐
ques	  de	  la	  population	  et	  non	  de	  l’espèce	  qui	  est	  le	  
premier	   niveau	   hiérarchique	   dans	   la	   classifica-‐
tion	  (Arnaud	  &	  Emig,	  1987).	  	  
La	   représentation	  d’un	  arbre	  phylogénétique,	  

nommé	   cladogramme	   (Fig.	   1A	  :	   d’après	   Hervé,	  
2012),	   est	   basée	   sur	   la	  méthode	   cladistique,	   in-‐
venté	  par	  Hennig	  (1950),	  à	  partir	  des	  caractères	  
phylogénétiques	   des	   taxons	  :	   chaque	   nœud	   re-‐
présentant	   un	   taxon	   ancestral	   (hypothétique,	  
possédant	   des	   caractères	   primitifs,	   dits	   plésio-‐
morphes)	   et	   sur	   les	   branches	   terminales	   les	  
taxons	   actuels	   (généralement	   des	   espèces)	  :	   ces	  
derniers	   possèdent	   des	   caractères	   dérivés	   (dits	  
apomorphes),	   c’est-‐à-‐dire	   plus	   évolués	   par	   rap-‐
port	   à	   l’état	   plésiomorphe.	   Ces	   caractères	   sont	  
aujourd’hui	  à	   la	   fois	  morpho-‐anatomiques	  et	  gé-‐
nétiques,	   permettant	   d’identifier	   les	   taxons,	   de	  
l’espèce	   à	   l’embranchement	   (ou	   phylum)	   et	  
d’établir	   leurs	  relations	  évolutives.	  C’est	  un	  outil	  
pour	   la	   taxinomie	   (qui	   est	   la	   science	   des	   lois	   et	  
des	   principes	   de	   la	   classification).	   La	   méthode	  
cladistique	  n’est	  pas	  restreinte	  aux	  êtres	  vivants,	  
mais	   s’applique	   à	   tout	   ensemble	   pouvant	   être	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
5	   Composé	   des	   éléments	   formants	   phylo-	   «	   espèce,	  
classe	  organique	  »,	  du	  grec	  φυλο-‐,	  de	  φϋλον	  «	  classe,	  
espèce	  »	  et	  -‐genèse,	   -‐génie	  «	  force	  productrice,	  princi-‐
pe,	   source	   de	   vie;	   production;	   génération	   »	   du	   latin	  
genesis,	  lui	  même	  issu	  du	  grec	  γνεσιϛ.	  

identifié	   par	   des	   caractères	   phylogénétiques	  ;	   et	  
là	  encore	  l’outil	  généalogique	  peut	  servir.	  
Il	   faut	   y	   ajouter	  un	   critère	  important	   souvent	  

négligé	  par	   les	  amateurs	  en	  généalogie	  :	  celui	  de	  
l’histoire	   du	   taxon	   ou	   des	   «	  individus	  »	   étudiés,	  
qui	   est	   un	   facteur	   de	   première	   importance	   en	  
évolution,	  incluant	  le	  mode	  de	  vie	  de	  tout	  ascen-‐
dant.	  C’est	  parce	  qu’il	  est	  impossible	  de	  connaître	  
la	  descendance	  généalogique	  à	  partir	  d’un	  ancê-‐
tre	  commun	  pouvant	  avoir	  vécu	  il	  y	  a	  des	  milliers	  
ou	   des	   millions	   d’années,	   que	   les	   scientifiques	  
identifient	   les	   caractères	   phylogénétiques	   des	  
espèces	   actuelles	   (Fig.	   1A)	   afin	   de	   pouvoir	   dé-‐
terminer	  ceux	  de	  leurs	  ancêtres	  hypothétiques	  et	  
en	  connaître	  leur	  évolution.	  
Un	  arbre	  cladistique,	   comme	  un	  arbre	  généa-‐

logique	  descendant,	  est	  monophylétique,	   c’est-‐à-‐
dire	   que	   les	   taxons	   ou	   les	   individus	   sur	   de	   tels	  
arbres	   sont	   issus	   d’un	  même	   ancêtre	   6	   commun	  
et	  constitue	  un	  groupe	  monophylétique	  ;	  on	  parle	  
aussi	  de	  groupe	  naturel	  (Fig.	  1A,	  1B).	  	  
En	   revanche,	   un	   arbre	   généalogique	   ascen-‐

dant	   peut	   être	   considéré	   comme	  polyphylétique	  
c’est-‐à-‐dire	  qu’il	  est	  constitué	  de	  personnes	  ayant	  
ou	   pouvant	   avoir	   des	   origines	   diverses	   et	   donc	  
avec	  des	  ancêtres	  distinctes	  (sans	  liens	  de	  paren-‐
té)	  :	   cela	   vaut	   tant	   pour	   la	   lignée	   paternelle	   que	  
maternelle	   à	   chaque	   nœud	   ascendant	   (Fig.	   1C).	  
Néanmoins,	   un	   ancêtre	   commun	   possible	   entre	  
ces	   deux	   lignées	   n’est	   pas	   à	   exclure,	   d’autant	  
moins	  que	  l’on	  remonte	  dans	  le	  temps	  (ou	  dans	  le	  
cas	  de	  parents	   cousins	  germains	  par	  exemple)	  à	  
cause	   des	   mariages	   entre	   familles	   d’une	   zone	  
géographique	   restreinte,	   au	  moins	   jusqu’aux	  en-‐
virons	   du	   milieu	   du	   XIXe	   siècle.	   Remarquons	  
qu’en	  10	  générations,	   il	  y	  a	  512	  ascendants	  (Fig.	  
1C),	  en	  20	  G	  :	  524	  288	  et	  en	  30	  G	  :	  536	  870	  912	  !	  
Ainsi,	   le	   nombre	   d’arbres	   descendants	   possibles	  
devient	   impressionnant	  :	   ceci	   devrait	   donner	   à	  
bien	   des	   généalogistes	   une	   humilité	   certaine	  
quant	   aux	   cousins	   que	   la	   plupart	   ne	   soupçonne	  
pas	   et	   qui	   évidemment	   n’apparaissent	   pas	   dans	  
leurs	   arbres	   «	  personnels	  ».	   Ceci	   corrobore	   que	  
toutes	   les	   personnes	   dans	   une	   ascendance	   ont	  
une	   importance	   similaire	   et	   qu’aucun	   nom	   de	  
famille	   ne	  peut	   avoir	   une	  prédominance	   au	   sein	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
6	  Dans	  une	   généalogie	  humaine,	   père	   et	  mère	   se	  dé-‐
clarent	  comme	  tels	  pour	  une	  enfant,	  mais	  sans	  en	  ap-‐
porter	  la	  preuve,	  au	  moins	  pour	  le	  père	  qui	  est	  généra-‐
lement	  pris	  comme	  ancêtre	  commun	  (et	  non	  la	  mère).	  
Selon	  une	  étude	  scientifique	  britannique	  (Bellis	  et	  al.,	  
2005),	  3,7%	  des	  pères	  ne	  seraient	  pas	  le	  père	  biologi-‐
que.	   La	   généalogie	   humaine	   peut	   être	   considérée	  
comme	   administrative,	   puisque	   seule	   une	   analyse	  
ADN	  peut	  confirmer	  les	  parents	  –	  ce	  n’est	  cas	  dans	  au-‐
cun	  pays	  aujourd’hui.	  
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d’une	   parenté	   directe,	   y	   compris	   celui	   que	   nous	  
portons.	   Ces	   chiffres	   soulignent	   l’importance	  
qu’une	   base	   généalogique	   peut	   atteindre,	   sans	  
besoin	  d’évoquer,	  comme	  certains	  le	  fustigent,	  la	  
nécessité	   de	   «	  gonfler	  »	   sa	   base	   de	   données	  

«	  inutiles	  ».	   Plus	   simplement,	   nous	   partageons	  
nos	  proches	  et	  nos	  ascendants	  avec	  des	  centaines	  
de	   milliers	   de	   personnes,	   dont	   la	   plupart	   du	  
temps	  nous	  ignorons	  l’existence,	  simpleme,t	  par-‐
ce	  que	  nos	  bases	  de	  données	  sont	  trop	  petites	  !	  

	  

	  
	  

Fig.	  1.	  A.	  Arbre	  phylogénétique	  (cladogramme)	  des	  espèce	  humaines	  du	  genre	  Homo	  (d’après	  Hervé,	  2012	  avec	  
l’australopithèque	   Australopithecus	   afarensis	   comme	  groupe	   extérieur)	  :	   l’arbre	  phylogénétique	   est	   descen-‐
dant,	  mais	  place	  l’espèce-‐ancêtre	  à	  la	  base	  (rotation	  de	  180°)	  par	  rapport	  à	  la	  représentation	  ;	  B.	  d’un	  arbre	  
généalogique	  descendant	  ;	  C.	  Arbre	  généalogique	  ascendant	  en	  fonction	  du	  nombre	  de	  générations	  et	  de	  per-‐
sonnes	  (à	  gauche)	  et	  la	  représentation	  en	  éventail	  (à	  droite),	   la	  numérotation	  des	  personnes	  se	  fait	  selon	  la	  
méthode	  Sosa-‐Stradonitz.	  
	  
Parmi	   les	  différences	   entre	   les	  outils	   cladisti-‐

que	  et	  généalogique,	  il	  faut	  noter	  que	  la	  phyloge-‐
nèse	   traite	   de	   l’évolution	   des	   espèces	   humaines	  
(dans	  l’exemple	  de	  la	  figure	  1A)	  selon	  des	  carac-‐
tères	   parfaitement	   définis	  ;	   ses	   arbres	   (phylogé-‐
nétiques)	   sont	   unilinéaires	   et	   descendants,	   de-‐

puis	   une	   espèces	   ancestrale	   et	   prennent	   en	  
compte	   l’ensemble	   des	   individus	   pour	   chaque	  
espèce,	   sans	   évaluer	   la	   parenté	   entre	   eux	   (Fig.	  
1A).	   Dans	   les	   arbres	   généalogiques	   (Fig.	   1B,	   C),	  
seuls	   les	   individus	   avec	   leur	   parenté	   sont	   men-‐
tionnés	  :	   l’arbre	  ascendant	   s’établit	   à	  partir	  d’un	  
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seul	   individu,	  dont	   les	  ascendants	  doublent	  à	  un	  
nœud	  générationnel	  (Fig.	  1C),	  mais	  sans	  prendre	  
en	  compte	   leur	  appartenance	  taxinomique	  à	  une	  
espèce.	   Alors	   que	   chaque	   individu	   appartient	   à	  
une	   seule	   espèce	   en	   phylogenèse,	   en	   généalogie	  
animale	   (y	   compris	   humaine),	   deux	   géniteurs	  
(père	   et	   mère)	   peuvent	   ne	   pas	   appartenir	   à	   la	  
même	   espèce	   7.	   Pour	   déterminer	   cette	   apparte-‐
nance,	   il	   faudrait	   que	   les	   personnes	   utilisées	   en	  
généalogie	  aient	  été	  identifiées	  selon	  les	  caractè-‐
res	   taxinomiques,	   utilisés	   en	   phylogenèse.	  
L’apparition	   d’un	   nouveau	   caractère	   phylogéné-‐
tique	  menant	  à	  définir	  une	  nouvelle	  espèce	  se	  fait	  
par	  mutation	   génétique,	   à	   condition	   que	   celle-‐ci	  
soit	   viable,	   transmise	   à	   des	   descendants	   et	   de-‐
vienne	  dominante.	  Les	  autres	   sont	  pudiquement	  
nommées	  maladies	   génétiques	   héréditaires	   (en-‐
viron	  6	  000	  recensées	  à	  ce	  jour).	  
En	  phylogenèse	  et	  en	  généalogie,	   la	  première	  

étape	   est	   généralement	   de	   construire	   un	   arbre	  
ascendant	   (Fig.	   1A,	   B),	   c’est-‐à-‐dire	   connaître	  
l’origine	   d’un	   individu	   donné	  :	   en	   phylogénèse,	  
c’est	   individu	   >	   population	   >	   espèce	   >	   genre	   >	  
famille	   (selon	   la	   classification	   hiérarchique	   en	  
taxinomie)	  ;	   et,	   en	   généalogie,	   individu	   >	   pè-‐
re/mère	   >	   grand-‐père/grand-‐mère,	   etc.	   en	   li-‐
gnées	  patronymiques	   et	  matronymique,	   selon	   la	  
méthode	  Sosa-‐Stradonitz	  (De	  Sosa,	  1676	  ;	  Kekulé	  
von	   Stradonitz,	   1898).	   L’espèce	   humaine	   appar-‐
tenant	   au	   règne	   animal,	   les	   niveaux	   individu	   et	  
population	   ont	   toute	   leur	   importance	   en	   généa-‐
logie	  à	  condition	  d’être	  abordé	  dans	  un	  contexte	  
scientifique	  qui,	   en	  plus	  de	   la	   génétique,	   intègre	  
l’information	   historique,	   avec	   les	   très	   nombreu-‐
ses	   facettes	   de	   chacun	   des	   niveaux,	   notamment	  
culturelles,	  religieuses,	  linguistiques...	  
Enfin,	   la	  notion	  d’humanité	  est	  philosophique	  

et	   religieuse,	   car	   nul	   ne	   sait	   s’il	   y	   a	   aujourd’hui	  
une	   ou	   plusieurs	   espèces	   humaines	   sur	   notre	  
Terre,	  mais	  ce	  qui	  est	  certain	  c’est	  que	  les	  popu-‐
lations	   humaines	   sont	   très	   distinctes	   jusqu’au	  
point	  de	  pouvoir	  les	  rendre	  incompatibles	  à	  vivre	  
ensemble,	  quand	  on	   les	  sort	  de	   leur	  biotope	  ori-‐
ginel	   ou	   que	   ce	   dernier	   est	   transformé.	   Pour	   un	  
scientifique,	  cela	  n’a	  rien	  de	  surprenant,	  mais	  de-‐
vrait	   fortement	   interroger	   les	   uns	   et	   les	   autres	  
sur	   les	  conséquences	  des	  mouvements	  migratoi-‐
res	  du	  présent	  et	  dans	   le	   futur	  –	  cela	  est	  parfois	  
nommé	  sous	   le	   terme	  d’espèce	   invasive	  –	  quand	  
le	  terme	  correct	  devrait	  être	  population	  invasive.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  La	  notion	  d’espèce	  a	  bien	  évoluée	  au	  cours	  des	  der-‐
nières	  décennies.	  L’espèce	  est	  le	  premier	  échelon	  hié-‐
rarchique	  dans	  la	  classification.	  Deux	  individus	  appar-‐
tenant	   à	   des	   espèces	   proches	   peuvent	   donner	   une	  
nouvelle	   lignée,	   même	   chez	   l’homme	   –	   citons	   Homo	  
sapiens	  et	  Homo	  neanderthalensis	  (Fig.	  1A)	  

La	  généalogie	  est	  ainsi	  un	  moyen	  de	  tenter	  de	  ré-‐
pondre	   à	   des	   questions	   quant	   aux	   mouvements	  
migratoires	  de	  certains	  de	  nos	  ancêtres.	  

2.	  Anthropogénie	   [=	  science	  qui	  étudie	   l'ori-‐
gine	  et	  l'histoire	  de	  l'humanité]	  
Trois	  ouvrages	  eurent	  un	  grand	  retentissement	  :	  
Charles	  Darwin	  (1871)	  sous	  le	  titre	  «	  The	  descent	  
of	   man,	   and	   selection	   in	   relation	   to	   sex	  »	   (Des-‐
cendance	   de	   l'homme	   et	   la	   sélection	   sexuelle)	  ;	  
Ernst	   Haeckel	   (1868)	   avec	   «	  Natürlichen	   Schöp-‐
fungsgeschichte	  »	  (Histoire	  de	  la	  création),	  suivie	  
de	   «	  Anthropogenie	  oder	   Entwicklungsgeschich-‐
te	  des	  Menschen	  »	  (Anthropogénie	  ou	  Histoire	  de	  
l'évolution	   humaine)	   de	   ce	   même	   auteur	   en	  
1874.	  Reprenant	  les	  théories	  de	  Jean-‐Baptiste	  de	  
Lamarck	   (1744-‐1829)	   sur	   l'origine	   animale	   de	  
l'homme	   (Laurent,	   1989),	   Haeckel	   affirmait	  
l'existence	   d'un	   intermédiaire	   morphologique	  
entre	   les	   singes	   supérieurs	  et	   l'homme,	  qu'il	  dé-‐
signa	  même	  sous	  le	  nom	  de	  Pithécanthrope.	  Rap-‐
pelons	  qu’aujourd’hui	  pour	  certains	  scientifiques,	  
les	   chimpanzés,	   notamment	   les	  Bonobos,	   appar-‐
tiendrait	  au	  genre	  Homo,	  dont	  nous	  sommes	  aus-‐
si	  une	  espèce.	  
Il	  faut	  souligner	  que	  ce	  fut	  le	  désir	  des	  rationa-‐

listes	   de	   prouver	   l'origine	   animale	   de	   l'homme,	  
qui	   provoqua	   l'essentiel	   des	   études	   et	   des	   re-‐
cherches.	   Bien	   que	   quelques	   livres	   continuent	   à	  
se	   publier	   sur	   ce	   thème,	   on	   peut	   clore	   le	   débat	  
scientifique	   sur	   l’origine	   animale	   avérée	   des	   es-‐
pèces	  humaines.	  Si	  ce	  n’est	  pas	  la	  généalogie	  qui	  
y	   apporta	   une	   contribution,	   il	   ne	   faut	   pas,	   pour	  
autant,	   méconnaître	   ce	   fait	   dans	   la	   généalogie	  :	  
Homo	  sapiens	  sapiens	  est	  bien	  une	  espèce	  anima-‐
le	   actuelle,	   ce	   qui	   explique	   bien	   des	   comporte-‐
ments.	  En	  écologie,	  elle	  n’est	  qu’une	  espèce	  par-‐
mi	  les	  autres.	  

3.	  Anthropogonie	  [=	  récit	  organisé,	  de	  nature	  
mythique,	  relatant	  l'origine	  et	  l'histoire	  primitive	  
de	  l'humanité]	  
Aujourd’hui	   nommée	   anthropologie	  =	   étude	  

de	   l'homme	  dans	   son	  ensemble.	   Il	  y	  a	  une	  grande	  
diversité	   dans	   le	   récit	   de	   la	   naissance	   des	   hom-‐
mes,	  car	  chaque	  culture	  a	  sa	  façon	  de	  la	  représen-‐
ter.	  Les	  religions	  y	  ont	  une	  part	  prépondérante	  :	  
elles	  ne	  peuvent	   être	   ignorées	   au	   sein	  des	  diffé-‐
rentes	   familles	   qui	   composent	   une	   généalogie	  
humaine.	   En	   effet,	   bien	   des	   relations	   familiales	  
européennes	   sont	   directement	   impactées	   et	   ex-‐
pliquées	  par	  l’appartenance	  à	  l’une	  ou	  l’autre	  des	  
religions	  judéo-‐chrétiennes.	  
Aujourd’hui,	   l'anthropologie	   est	   la	   branche	  

des	   sciences	   qui	   étudie	   l'être	   humain	   sous	   tous	  
ses	   aspects,	   à	   la	   fois	   physiques	   (anatomique,	  
morphologique,	   physiologique,	   évolutif,	   etc.)	   et	  
culturels	   (socio-‐religieux,	   psychologique,	   géo-‐
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graphique,	   etc.).	   Elle	   intègre	   diverses	   sous-‐
disciplines,	   comme	   l'ethnologie,	   l'ethnographie,	  
l’archéologie,	   la	   linguistique	  (Laurent,	   1989	  ;	  
Langenohl,	  2009)	   ;	  elle	  devrait	   tout	  particulière-‐
ment	   intéresser	   des	   généalogistes	   familiaux	   qui	  
veulent	  développer	  et	  valoriser	  leurs	  données	  ré-‐
coltées	   dans	   les	   actes.	   Les	   enseignements	   et	   re-‐
cherches	  en	  anthropologie	   se	   font	  dans	  diverses	  
universités	  et	  organismes	  de	  recherche	  publics.	  
En	   outre,	   pour	   un	   usage	   scientifique,	   il	  

s’ajoute	  des	   informations	  sur	   le	  métier,	   les	   fonc-‐
tions,	  le	  lieu	  de	  vie,	  la	  religion,	  l’origine	  ethnique	  
8,	   les	   «	  maladies	  »	   transmissibles,	   les	   causes	   du	  
décès…	   Si	   elles	   ne	   sont	   pas	   indispensables	   dans	  
une	   filiation,	   elles	   aident	   à	   préciser	   et	   expliquer	  
les	  liens	  de	  parenté	  et	  leurs	  histoires.	  

Conclusion	  

Le	   développement	   de	   la	   généalogie	   par	   les	  
scientifiques	  ouvre	  de	  nouvelles	  perspectives	  aux	  
travaux	  des	  généalogistes	  amateurs	  et	  souligne	  le	  
nécessaire	   rapprochement	   avec	   la	   communauté	  
scientifique.	  Aussi,	  après	  cet	  exposé	  brossant	  des	  
contours	  dépassant	   largement	   ceux	  de	   la	   généa-‐
logie	   familiale,	   il	   convient	   d’y	   revenir	   afin	   de	   la	  
remettre	   dans	   le	   contexte	   généalogique	   actuel.	  
En	   effet,	   la	   généalogie	   familiale	   se	   limite	   trop	  
souvent	   dans	   une	   vision	   égocentrée	   ascendante,	  
alors	  la	  démarche	  familiale	  en	  généalogie	  ne	  peut	  
se	  faire	  que	  vers	  l’autre,	  les	  autres,	  on	  devient	  un	  
parmi	   des	   milliers	   d’autres	   parents	   et	   le	   terme	  
famille	  prend	  sa	  vraie	  dimension	  :	  groupe	  consti-
tué	  par	  des	  individus	  apparentés	  par	  des	  alliances,	  
par	   le	   sang,	   descendant	   d'ancêtres	   communs	  
(TLFI,	   2007).	   C’est	   bien	   dans	   un	   arbre	   descen-‐
dant	  que	   se	  mesure	   la	  parenté	   (Fig.	  1B),	   c’est-‐à-‐
dire	  le	   lien	  unissant	  des	  personnes	  qui	  descendent	  
les	  unes	  des	  autres	  (TLFI,	  2007)	  :	  dès	  lors,	  un	  lien	  
devient	  d’autant	  plus	  facile	  à	  mesurer	  que	  la	  base	  
de	   données	   généalogiques	   est	   importante.	   On	  
peut	   estimer	   une	   telle	   base	   à	   un	   minimum	   de	  
plusieurs	  dizaines	  de	  milliers	  de	  personnes	  à	  par-‐
tir	   d’une	   quinzaine	   de	   générations	   en	   se	   basant	  
sur	   la	   Figure	   1C.	   Entrer	   en	   généalogie	   familiale	  
demande	   humilité,	   abnégation,	   profond	   partage	  
dans	   l’altérité.	   Une	   contribution	   à	   sa	   généalogie	  
ne	  sera	  toujours	  qu’un	  apport	  à	  un	  ensemble	  qu’il	  
sera	   impossible	  d’appréhender	  dans	   sa	  globalité	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	   La	   notion	   de	   race	   humaine	   est	   un	   sujet	   qui	   reste	  
dans	   les	   cartons	   des	   scientifiques,	   car	   tabou	   dans	   la	  
société,	   lié	   à	   son	   usage	   politique.	   Néanmoins,	  
l’humanité	   est	   formée	  de	  populations,	   correspondant	  
souvent	  à	  des	  «	  peuples	  »,	  au	  sein	  des	  différentes	  eth-‐
nies	   -‐	   une	   ethnie	   étant	   un	   groupe	   d’êtres	   humains	  
possédant	  un	  héritage	  socio-‐culturel	  commun,	  en	  par-‐
ticulier	  une	  langue.	  

et	  restera	  une	  quête	  à	  la	  rencontre	  des	  parents	  et	  
cousins,	   proches	   ou	   lointains,	   ceux	   avec	   qui	   on	  
partage	   et	   on	   se	   doit	   de	   partager	   des	   ancêtres	  
communs	   dans	   la	   canopée	   généalogique	   et	   tous	  
ses	  descendants.	  
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Lois et recommendations françaises et européennes
pouvant concerner la Généalogie

Compilé par C. C. Emig, le 30 décembre 2017.

LEGISLATION française

Site officiel de la République Française et Journal Officiel :
↪ http://www.legifrance.gouv.fr/

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
↪ Version consolidée au 29 décembre 2017 
Prochaine version au 25 mai 2018 - voir aussi CNIL

Décret 62-921 du 03 août 1962 :
Décret modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil
↪ Le décret...

Etat civil - Mentions apposées en marge des actes de l'état civil :
↪ La circulaire (en pdf)...

Loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives :
↪ Version consolidée au 29 décembre 2017

Décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics .../... la
communication des archives publiques :

↪ Version consolidée au 27 mai 2011

Loi CADA (Commission d'Accès aux Documents Administratifs : http://www.cada.fr/) n°78-753 du 17 juillet 1978 :
↪ Version consolidée au 29 décembre 2017

OpenData et données personnelles :
↪ CNIL 29 août 2017

OpenData pour les communes :
↪ Version 1 - juin 2016 [PDF]

Des règles, lois et coutumes françaises, suisses et allemandes à appliquer en généalogie :
Emig C. C., 2017.
↪ Nouveaux eCrits scientifiques, NeCs_01-2017...

Fédération Française de Généalogie :
↪ Législation...

LEGISLATION européenne

Directive 95 46 CE du 24 octobre 1995 :
Relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et

à la libre circulation de ces données
↪ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR...

Transpositions nationales de la directive 95 46 CE :
↪ transposition française...

LEGISLATION allemande et suisse

Des règles, lois et coutumes françaises, suisses et allemandes à appliquer en généalogie :
Emig C. C., 2017.
↪ Nouveaux eCrits scientifiques, NeCs_01-2017...
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http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PPEAU.htm
https://www.cnil.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006061111
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/04/cir_35168.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019198529
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006062951&dateTexte=20110526
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241&fastPos=1&fastReqId=1873370752&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.cnil.fr/fr/open-data-la-protection-des-donnees-comme-vecteur-de-confiance
http://www.opendatafrance.net/wp-content/uploads/2016/06/guideOD_communes_lois_juin2016_Web.pdf
http://paleopolis.rediris.es/NeCs/NeCs_01-2017/index.html
http://genefede.eu/legislation.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:31995L0046
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/NIM/?uri=CELEX:31995L0046
http://paleopolis.rediris.es/NeCs/NeCs_01-2017/index.html
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