
ANDLAU

Du mardi au dimanche 

Horaires : 
Fermé les lundis 

10h >13h - 14h >18h / septembre
14h >18h / octobre - novembre - décembre

+33 (0)3 88 08 65 24
contact@lesateliersdelaseigneurie.eu
www.lesateliersdelaseigneurie.eu
      lesateliersdelaseigneurie

EXPOSITION
12 septembre

30 décembre 2020
Entrée libre

Les ateliers de la Seigneurie
Place de la Mairie
67 140 Andlau



Remerciements

Commissariat de l’exposition 
Êtes-vous Alsacien ? Sinn Er Elsasser ?

. Pierre JACOB, Professeur d’Histoire régionale - Université 
populaire européenne de Strasbourg
. Franck BURCKEL, Directeur des ateliers de la Seigneurie
. Aurélie HOUILLON, Médiatrice culturelle aux ateliers de la 
Seigneurie
. Christian COURIVAUD, Médiateur culturel aux ateliers de la 
Seigneurie

Réalisation et conception graphique-scénographie 
Les ateliers de la Seigneurie

Impression : Centre Alsace Repro, Point carré

Les ateliers de la Seigneurie remercient pour leurs prêts : les 
Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, la 
bibliothèque du Grand Séminaire de Strasbourg, le Cabinet des 
Estampes et des Dessins des Musées de la Ville de Strasbourg, 
la Commune de Bourgheim, la Compagnie des Transports 
Strasbourgeois, l’Écomusée d’Alsace à Ungersheim, le Fonds 
patrimonial de la Médiathèque André Malraux de Strasbourg, le 
Musée historique de Haguenau, le Musée d’Histoire Naturelle et 
d’Ethnographie de Colmar, le Musée de la Folie Marco à Barr, la 
société Made in Alsace, ainsi que les collectionneurs privés. Les 
ateliers de la Seigneurie remercient également l’ensemble des 
personnes ayant accepté de participer aux interviews.

Un grand merci enfin, au personnel des ateliers de la Seigneurie et 
aux agents techniques de la Communauté de Communes du Pays 
de Barr, pour leur participation et leur soutien logistique.





Mon village 
Hansi (1913) 
 
Le retour de la cigogne au printemps.



 Au travers des peuples qui, depuis l’Antiquité, ont vécu sur ce territoire, 
jusqu’à la création de la future Communauté européenne d’Alsace, cette 
exposition retrace plus de 2000 ans d’histoire régionale jalonnée par les 
évènements marquants qui ont façonné l’identité de l’Alsace.
 
 Mais vouloir traiter de la complexe question de l’identité alsacienne, c’est 
interroger le visiteur sur le ressenti de cette identité.

 Au fond, qu’est-ce qu’être alsacien ? Faut-il habiter en Alsace pour être 
alsacien ? Faut-il parler la langue pour se sentir alsacien ? Les marqueurs 
identitaires sont-ils les mêmes d’une personne à une autre ? Sont-ils figés ?









Paris
Strasbourg



Le Rhin supérieur
avant l'Alsace

� Une communauté humaine ou une région entre dans 
lʼHistoire lorsquʼon commence à avoir sur elle des 

renseignements écrits.

� Notre région entre dans lʼHistoire vers -58 avec la 
conquête romaine.

� On a constaté qu'à l'époque celtique, la céramique était décorée différemment 
au nord et au sud.  

Est-ce déjà la trace, chez les autochtones, de deux identités culturelles 
distinctes ? 

� En effet, lʼétude de la céramique de La Tène finale et tout particulièrement les pots de 
stockage et ceux servant à la cuisson, a permis de mette en évidence la présence de deux 
groupes culturels dans la plaine dʼAlsace. lʼun au nord, lʼautre au sud. Ces céramiques se 
distinguent par leurs formes mais également par leurs techniques de façonnage. 

� Bien évidement ces deux groupes ne se limitent pas à la plaine dʼAlsace mais sʼétendent au 
delà du Rhin, qui ne peut être concidéré comme une frontière.

Dʼaprès la thèse de M. Roth Zehner - Archéologie Alsace.

� Ce groupe correspond à un territoire 
généralement attribué aux Rauraques 
(Haute-Alsace et le sud du Bas-Rhin).

� Ce groupe, plus complexe à 
attribuer, englobe des territoires qui 
appartiennent aux Médiomatriques, 
aux trévires et qui accueuilleront les 
Triboques, les Vangions et les 
némètes (moitié nord de la 
Basse-Alsace).

Âge du fer (La Tène)

450
av. J.-C

De la tribu à la cité

� Avant la conquète romaine, les habitants celtes de la région étaient divisés en 
cités (civitates), comprenant un territoire et un chef lieu. LʼHistoire a retenu les 
Médiomatriques (Moselle et Bas-Rhin) et les Rauraques (Haut-Rhin).

� En sʼappuyant sur les élites autochtones et sur lʼarmée, Rome a perpétué 
l'organisation celtique en l'intégrant à son administration. Comprenant un territoire 
et un chef lieu, ces cités ne nous disent rien sur la manière dont leurs habitants 
ressentaient leur appartenance, étaient-ils celtes, romains ou gallo-romains ? 

� La future Alsace appartient alors à un district militaire au nom trompeur, 
Germania, qui ne comprend que des tribus considérées comme gauloises par les 
Romains.

Lʼidentité celtique

� Chez les Celtes, on recevait un premier nom lié aux 
circonstances de la naissance, par exemple :

Matugnatos,  « né un jour favorable » ou  Sextocus,
« le septième ». 

� Puis un nom pour la vie, généralement un titre ou un 
surnom.

� Ainsi, Vassorix, « chef des serviteurs » ou Pipausus,
« cuisinier ».

� Les Médiomatriques, en celte Mediomateracoi, se 
référaient aux déesses gouvernant le monde du milieu, 
celui des humains. Les Leuques (Leucoi) étaient les 
« brillants ». Les Rauraques (Arauracoi) étaient les 
riverains de lʼAar (Araura). Les Séquanes étaient « les 
vainqueurs ». 

� Malheureusement, les noms des sous-groupes ne 
nous sont pas parvenus. Dans les inscriptions, dʼépoque 
romaine, on ne se réclame plus dʼune tribu, mais parfois 
dʼune cité ayant conservé le nom dʼun ancien peuple 
celte. 

Déjà des déplacements de populations
� Afin de sécuriser ses possessions à lʼouest du Rhin, 
Arioviste y a transféré des populations celtiques de la 
rive droite, Triboques, Némètes et Vangions, que 
César a qualifiés de Germains. Les polémiques 
modernes sur le caractère germanique ou gaulois des 
Alsaciens se sont appuyées sur sa vision des choses.

Lʼidentité individuelle chez les autochtones

25 av. 
J.-C

Gaule Belgique

Gaule celtique

Province romaine

Extrait de « 		At	as	universe		et	c	assi	ue	de	g	ograp	ie » de Drioux et Leroy
  Paris, 1886.

GR���E S�D

Technique � utilisation systématique du 
mica doré et de la chamotte comme 
dégraissant (matériaux ajoutés pour 
rendre la p�te moins collante et 
diminuer sa dilatation lorsquʼon la 
chauffe).

�ormes : bords évasés et cols marqués.

Décors : lunes, motif peigné vertical.

Technique � le mica est remplacé par 
un dégraissant à base de coquillages 
pilés.

�ormes : plus fermées avec des bords, 
dont la section est en forme de massue.

Décors : inexistant.

GR���E N�RD



Cités des Triboques
(Chef-lieu : Brocomagus (Brumath)

Cités des Rauraques
(Chef-lieu : Augusta Rauracorum
(Kaisersaugst)

Argentorate
(Strasbourg)

BROCAMAGUS
(Brumath)

Saletio
(Seltz)

Parva Petra
(La Petite Pierre)

Matisco
(Mackenheim)

Vicus Savari
(Sarre-Union)

Pons Savari
(Sarrebourg)

Tres Tabernae
(Saverne)

Altitona
(Mont Sainte Odile)

DONON

Helvetum
(Ehl)

Novientum
(Ebermunster)

Flaviacum
(Mittelwihr)

Olino
(Biesheim) Mons Brisiacuc

(Breisach)
Rubiacum
(Rouffach)

Stabula
(Bantzenheim)

Uruncis
(Illzach) Cambete

(Kembs)

Epamanduodurum
(Mandeure)

Gramatum
(Beaucourt) Larga

(Largitzen)

Arialbinium
(Bourgfelden)

Basileia
(Bâle)

AUGUSTA RAURACORUM
(Kaisersaugst)

Wittelsheim

Belfort

Argentovaria
(Horbourg)

Applacum
(Epfig)

Tribunci
(Lauterbourg)

Concordia
(Altenstadt)

Schweighouse

Niederbronn

Ingwiller

Bourgheim

Gerstheim

Une armée celto-germanique 
commandée par Arioviste est 

battue par Jules César, qui peut 
ainsi conquérir la rive gauche du 

Rhin.

Les Alamans, une confédération 

rive droite du Rhin.

César Julien écrase à Strasbourg Les troupes romaines quittent  
la frontière rhénane.

Quatre siècles       de présence         romaine

58
av. J.-C 260 357 401

La Table de Peutinger

Il s'agit d'une copie réalisée vers 1265 par des moines de Colmar, dʼune carte 
romaine réalisée vers 350, où figurent les routes et les villes principales de lʼEmpire 
romain.

Elle figure lʼemplacement des routes, des villes, des mers, des fleuves, des forêts, 
des chaînes de montagnes. Pas moins de 555 villes et 3500 autres particularités 
géographiques sont indiquées, comme les phares et les sanctuaires importants, 
souvent illustrés dʼune vignette.

La Table de Peutinger montre également, la totalité de lʼEmpire romain, ainsi que le

 

Moyen-Orient, lʼInde, le Sri Lanka, et même la Chine.

Cʼest une longue bande de parchemin composée à lʼorigine de 12 parchemins dont 
il nʼen reste aujourdʼhui que 11 conservés à Vienne (Autriche). Assemblés, ils forment 
une bande de 6,82 m sur 0,34 m.

© Bibliothéque Nationale de France

Argentorate, aujourd'hui Strasbourg     





L A̓lsace des Alamans
Le grand remplacement ?

Durant les cinq siècles qui suivent, les sources écrites 
se raréfient, dʼoù lʼhabitude de parler de « Siècles 
obscurs ». Notre région connaît alors un premier 

tournant, lʼinstallation des Germains.

Pendant un siècle et demi, la future Alsace appartient à lʼAlemannia, qui sʼétend des Vosges 
au lac de Constance. C e̓st une aire culturelle plus que politique.

Les Alamans étaient un agglomérat de tribus guerrières. Ils sont les seuls à ne pas s'être

 

constitués en royaume sur l'ancien territoire romain. Il faudra attendre 470 pour quʼil y ait un 
roi des Alamans, Gibavult. 

Sur les deux rives du Rhin, la population gallo-romaine cohabite avec les nouveaux venus, ce 
qui conduit à un phénomène d'acculturation entre latins et germains. La question qui reste 
ouverte est celle de la part de ces nouveaux arrivants au sein de la population.

Les Alamans passent le 
Rhin aux côtés dʼautres 

tribus dʼEurope centrale.

Strasbourg détruite au 
passage dʼAttila ?

À Tolbiac, Clovis bat les 
Alamans du nord.  

Les Alamans passent de la 
tutelle des Ostrogoths 

dʼItalie à celle des     
Francs. 

536496406 451

alémaniques (Suisse, Forêt-Noire, Alsace). 

Royaume des Alamans

Royaume des Burgondes

Royaume des Francs

Royaume des Wisigoths

État Romain

Armorique



Les Alamans population païenne
« Les Alamans ont… des coutumes héritées de leurs pères.(…). Ils vénèrent 

des arbres, des fleuves, des collines et des falaises. Et pour ces lieux, ils 
coupent la tête à des chevaux, à du bétail et à de nombreux autres animaux 
pour les vénérer comme des dieux. »

Agathias, Histoires, A, 6, 3-5 et 7, 1-2

La princesse dʼIchtratzheim

On a découvert en 2011 à Ichtratzheim, une importante nécropole dʼépoque 
mérovingienne utilisée de la fin du 6ème siècle au 10ème siècle. On y a fouillé la 
tombe dʼune femme datée entre 510 et 590.

La cuillère d’Abuda
Dans ce mobilier figure une cuillère dʼorigine byzantine avec trois inscriptions. 

Une en latin : Matteus (a) et deux en alphabet germanique : lapela (b) (cuillère ?) 
et Abuda, nom de la propriétaire (c). 

Pendant 100 ans,

 

les Alamans ont tenu 
notre région, ils sont à 

l'origine de la composante

 

germanique de lʼidentité

 

alsacienne.



Les  Alamans
sous domination franque

Cʼest seulement sous la domination des Francs que lʼAlsace commence à se 
cristalliser, en tant que zone tampon face aux Alamans dʼOutre-Rhin.

Cʼest le fruit de lʼaction des évêques, des comtes, du duc et des missionnaires.
La région voit également sʼinstaller des colons francs, saxons, frisons et thuringiens.

Arbogast, premier évêque 
franc de Strasbourg.

570 600

Statue de Saint Arbogast

Cathédrale de Strasbourg

© Musées de Strasbourg, M. Bertola    

Vers 600 apparaît dans une chronique le 
nom Alesaciones, forme la plus ancienne 
pour Alsaciens. Le mot est probablement 
dʼorigine celtique.

Époque Mérovingienne

Face aux turbulents Alamans dʼOutre-Rhin, les rois 
francs, héritiers de Clovis, organisent la future Alsace 
comme une zone tampon, sous lʼautorité dʼun duc, 
Eticho, père de sainte Odile. 

La future Alsace au sein de lʼAlémanie

Dernière révolte des 
Alamans contre les 

Francs

675 741-1-
746

Gravure de Louis Laguille
1734

© Bibliothèque des Archives de la Ville et 
de l'Eurométropole de Strasbourg

Duc Eticho et sa fille Sainte Odile

12ème siècle
Calcaire

H : 1 m 24
Dans la galerie du cloître - Mont Sainte Odile

Elle représente le duc Aldaric (ici dénommé « ETICHO 
DUX ») remettant la charte de donation de lʼabbaye à  sa fille Odile. L a̓ction des successeurs dʼEticho, des 

évêques de Strasbourg et de Bâle, la multiplication des 
couvents, tendent à donner à la rive gauche du Rhin 

son statut et son caractère propre. 

© Les ateliers de la Seigneurie - Andlau



Vers 800, un poème parle de 
colons francs qui forment une 
communauté appelée Helisaz.

Ce mot donnera en allemand,

 

Elsass.

Le Mur païen

La datation la plus récente (vers 675), en ferait le

 
centre politique et religieux de lʼAlsace naissante.

© C.Fleith - ADT

 

La famille de 
Charles Martel prend le

 

pouvoir chez les Francs.

























































-2-
POUR ÊTRE ALSACIEN 

FAUT-IL PARLER LA
LANGUE ?

Dans un questionnement sur lʼidentité, la langue a pparaît 
comme un enjeu d e premier o rdre. On l ʼa niée ou 
instrumentalisée, selon les besoins de la politique du moment. 
Mais que sait-on de cette langue ? 

Le rattachement d e l'Alsace à  l a France p ar Louis XIV ne 
bouleverse pas les habitudes linguistiques, l 'Ancien R égime 
sʼaccommodant des p arlers locaux. À  l 'opposé, suite à la 
Révolution d e 1789, l a jeune R épublique, a vec à sa t ête les 
Jacobins, les combattent sous couvert d'unité de la Nation.

 Quant à Napoléon, peu lui importait : 
« Qu'importe s'ils parlent l'allemand, disait-il de ses généraux, 
pourvu qu'ils sabrent à la française ».

À partir de 1870, ce dialecte germanique est à nouveau toléré
car assimilé à l'allemand par les autorités impériales. Entre 1918 et 
1939, la politique de francisation, notamment par la langue, se fait 
au détriment d e l'alsacien. L a nazification t ente une 
germanisation t otale e n proscrivant notamment les p rénoms 
français. A près 1945, les a utorités françaises encouragent 
l'abandon de l'alsacien, associée à la langue de lʼoppresseur nazi.

Si aujourd'hui, l e dialecte r este p arlé p ar p rès de 600 000 
locuteurs, faisant d e l'alsacien l a seconde langue r égionale de 
France après le Corse, leur moyenne d'âge ne cesse d'augmenter.
En effet, si 74 % des 60 ans et plus se déclarent dialectophones, 
ils ne sont plus que 24 % chez les 30-44 ans, 12% chez les 18-29 
ans et 3% chez les 3-17 ans...

Signe du déclin de la pratique de l'alsacien, en 1946, 90,8% des 
Alsaciens se déclaraient dialectophones, ils ne sont plus que 43% 
en 2012. C e recul est plus i mportant dans les t rois grandes 
agglomérations (Strasbourg, Mulhouse, Colmar) q u'à la 
campagne.

*

*Expression alsacienne expliquant que les Alsaciens 
parlent  « comme le bec leur a poussé ».

 

 



Langue ?  idiome ?  dialecte ?  patois ?

Langue

Dialecte

Patois

Idiome

Système de signes 
vocaux ou graphiques 

conventionnels, utilisé par 
un groupe dʼindividus pour 
lʼexpression du mental et la 

communication. 
> L a̓lsacien est 

techniquement une
langue. 

Forme particulière
dʼune langue, parlée et 

écrite dans une région. Il se 
compose souvent de variétés 

locales, qui s e̓xpliquent par des 
mutations linguistiques. 

> L a̓lsacien est techniquement 
et historiquement un 

ensemble de dialectes.

Langue propre à 
une communauté, une 

génération, une nation, un 
peuple. 

> L a̓lsacien est un idiome, 
mais le terme est rarement

 

connoté positivement. 

Système 
linguistique 

essentiellement oral, utilisé 
sur une aire réduite et dans une 

communauté déterminée. Le 
terme a une forte connotation 

négative. 
> L a̓lsacien nʼest pas un

patois. 

En 1985, l e recteur Pierre D eyon rappelait :  « Il n’existe (…) qu’une seule 
définition scientifiquement correcte de la langue régionale en Alsace, ce sont les 
dialectes alsaciens dont l’expression écrite est l’allemand. L’allemand est donc 
une des langues régionales de France ».

« Le programme langue et culture régionales en Alsace/Bilan et perspectives », 
1985. 



Majoritaire dans les années 1960, l'édition bilingue des 
Dernières Nouvelles d'Alsace est arrêtée en janvier 2012 par 

manque de lecteurs.

© DNA

V
Les parlers diffèrent d'un secteur à l'autre. Dis-moi comment tu parles 

 A près le Larousse en 2018, le Robert admet lui aussi le mot bredele. Le 
petit b iscuit alsacien e st d ésormais reconnu p ar les d eux plus 
importants d ictionnaires du monde francophone. U n autre mot 
alsacien, le schmutz (un baiser), arrive dans le Larousse en 2019.

 B eaucoup d e mots courants (bonjour, m erci, a u revoir) s ont 
prononcés avec l'accent français (bouchour, merssi, a urevoar). En 
alsacien, o n note q ue les p rincipales différences viennent 
essentiellement de l'accent et de la prononciation du mot. Si certains 
termes diffèrent seulement phonétiquement (bredele/bredala), d'autres 
n'ont rien à voir les uns avec les autres.                   

Bas-Rhin
Haut-Rhin

Weiha

Kueche TARTE
Dans le sud

Dans le Nord

Làda

MAGASIN 

Dans le sud

Dans le nord



Grumbeere

Hardepfel

POMME 
DE TERRE

Dans le sud

Dans le nord

GRATUIT 
Kostelos

Umesuncht

Dans le sud

Dans le nord

De 
Schlosräje

D'r 
Hàgel

LA GRÊLE

Dans le sud

Dans le nord

MARDI
Dieschdàà

Zischdig

Dans le sud

Dans le nord



Si à l'instar d'autres langues régionales, la transmission se fait essentiellement dans la sphère
familiale, plusieurs initiatives, artistiques ou éducatives, visent à faire vivre l'alsacien.

Ainsi dans les arts, le théâtre alsacien s'est développé dans la seconde moitié du 19ème siècle 
grâce à plusieurs auteurs de renom mettant en scène, souvent de manière

 
cocasse, les tribulations 

des Alsaciens, ce théâtre populaire où le vaudeville prédomine reste prisé de nos jours.

Longtemps ringardisée, de par sa proximité avec la musique populaire

 
du sud de l'Allemagne, de 

Suisse ou d'Autriche (Bloosmusik), la musique alsacienne  se renouvelle à partir des années 1970, 
avec les c réations d'artistes comme R ené Egles. Une scène r ock alsacienne é merge avec des 
groupes comme Kansas of Elsass & De Gang, les Brederlers,

 

Les assoiffés

 

ou encore les Hopla 
Guys.    

Enfin, il existe de nombreux groupes ou associations, dont le but est de faire rayonner la langue, 
de la transmettre et de favoriser son apprentissage pour qu'il y ait à nouveau plus de locuteurs.  

Gustave Stoskopf  

Brumath (Bas-Rhin) 1869-1944 

En 1898, i l rédige sa comédie

 

D’r Herr 
Maire, où l e docteur F reundlich, un 
ethnologue allemand v enu étudier les 
Alsaciens e t leur langue, r elève les 
expressions les plus c roustillantes du

 
dialecte.

Il s'agit d e la p remière et p lus célèbre

 

pièce écrite e n alsacien p ar G ustave 
Stoskopf, membre fondateur du Théâtre

 

alsacien de Strasbourg en 1898. 
© Médiathèque de Brumath

Villé (Bas-Rhin) 1948

Comédien, homme de radio, chansonnier 
régionaliste, humoriste et cabaretier.

La Chouc' a été créée le 2 février 1984 par 
Roger Siffer, accompagné bientôt par de 
nombreux a rtistes alsaciens (sa compagne 
Suzanne Mayer, Henri M uller,

 

Jean-Pierre

 

Schlagg, Christian D ingler...). Lieu de 
spectacles satiriques e n français e t en 
alsacien, dans la lignée de Germain Muller, il 
accueille aussi une émission radiophonique 
retransmise en direct sur France Bleu Alsace.

Roger Siffer

© Claude Truong-Ngoc

 



 

  

Le test du Barabli

On prête à l'abbé Wetterlé, député
alsacien au Reichstag et partisan de la

cause française, passé en France dès 1914, un 
test pour distinguer les Alsaciens, faits 

prisonniers durant la Première Guerre mondiale,
des soldats badois qui cherchaient à se faire 

passer pour alsaciens afin d'échapper à 
l'internement. À la question : Was esch dess ? 
Qu'est ce que c'est que ça ? » en montrant un 
parapluie, un Alsacien répondait « A Barabli »

 

là où un Badois répondait « ein 
Regenschirm » trahissant son origine 

allemande.

Strasbourg (Bas-Rhin) 1923-1994 

Auteur dramatique, a cteur,

 

poète, 
chansonnier, humoriste, homme politique. Il 
est l e cofondateur a vec Raymond Vogel et 
Mario H irlé, du cabaret satirique 
strasbourgeois « De Barabli » en 1946.

Par son sens de l'autodérision, il a contribué 
à panser les plaies de la société alsacienne 
au lendemain d e la Seconde Guerre 
mondiale et ce faisant a façonné lʼimaginaire
de l a région. Les r evues du Barabli, en 
dialecte, sont entrées dans l'histoire de 
l'Alsace.

Germain Muller 



L'OLCA 

LʼOffice pour la langue et les cultures dʼAlsace et de Moselle (OLCA) œuvre pour une 
présence plus forte de lʼalsacien dans tous les domaines et soutient les initiatives des associations, 
collectivités, administrations e t entreprises. I l est également pôle dʼinformation e t de 
documentation dans les domaines de la langue et de la culture régionale.

Son action sʼinscrit en accompagnement des politiques initiées par la Région Grand Est et les 
Conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Les écoles bilingues

L e̓nseignement bilingue français-allemand en Alsace date dʼune t rentaine d ʼannées. Initié à

 

lʼorigine par les écoles privées ABCM – Association pour le bilinguisme en classe dès la maternelle, 
lʼÉducation nationale a suivi puis encouragé le développement d'un enseignement paritaire dans 
plusieurs écoles de la région. Durant l'année scolaire 2017-2018, 29 000 élèves du premier degré, 
public ou privé, ont suivi un enseignement bilingue soit 16,2 % des écoliers.

Au collège, l e dispositif continue a vec 4h d ʼallemand e t deux disciplines enseignées en 
allemand. Dans les lycées généraux, il est possible de suivre le cursus Abibac délivrant à la fois le 
baccalauréat français et lʼAbitur allemand.

Le cercle René Schickele 

Fondée en 1968, en réaction à  l a dégradation c roissante d e la langue allemande e t des 
dialectes dans notre région, cette association choisit de mettre

 

en avant lʼidée dʼune «

 

culture

 

bilingue » ouverte sur les cultures française et allemande, et donc sur leurs deux langues.

Cercle René Schickele

Affiche de Cl. Buret
1975 

Musées de la ville de Strasbourg © M. Bertola



Moi
et la langue 

alsacienne 

Quels mots, expressions  en 
alsacien substituez-vous au 

français ?



Longtemps vécue p ar les A lsaciens comme la m atérialisation d'une 
coupure d'avec une moitié de leur héritage, et donc de leur identité, la 
frontière symbolisait également l ʼobligation du choix de cœur pour une 
nation au détriment de l a̓utre. Ce choix imposé força nombre dʼAlsaciens 
à lʼexode et des familles au déchirement lors des basculements nationaux.

La construction e uropéenne, r endue possible p ar l a réconciliation 
franco-allemande, supprima l'impératif du choix e t permet aujourdʼhui 
aux Alsaciens, notamment grâce aux accords de Schengen, d ʼassumer 
pleinement leur double culture et de profiter des bienfaits de leur position 
sur le Rhin. 

Car l ʼAlsace a  l a particularité, avec l a Moselle, dʼêtre l a seule r égion 
frontalière française à  a voir pour v oisin deux pays, l ʼAllemagne e t la 
Suisse, offrant un marché du travail lucratif mais aussi un coût de la vie 
avantageux surtout en Allemagne.

Plus que jamais, les Alsaciens se jouent de la f rontière pour chercher 
outre-Rhin rémunérations attractives, bonnes affaires ou divertissements, 
malgré la barrière de la langue qui se fait davantage ressentir pour les 
jeunes générations. 

Passer l a frontière est d evenu aujourd'hui un acte b anal e t souvent 
quotidien pour nombre d'habitants, de part et d'autre d'une frontière qui 
ne se rappelle plus à eux que lors de crises sécuritaires.

Les collectivités alsaciennes, conscientes du poids de lʼhistoire et du 
besoin dʼEurope, multiplient les ponts, au propre comme au figuré, avec 
leurs homologues allemandes ou helvétiques. 

Strasbourg, ville symbole des conflits franco-allemands qui ont plongé 
le continent dans deux guerres mondiales en lʼespace de trente ans, est 
choisie pour accueillir le Conseil de lʼEurope dès 1949, rejointe    plus tard 
par le P arlement e uropéen e t de nombreuses autres institutions 
européennes.

-3-
IDENTITÉ

FRONTALIÈRE ?

LE CONSEIL DE LʼEUROPE 

le Conseil de l'Europe regroupe 47 états membres et a pour 
objectif de défendre les Droits de lʼhomme et la démocratie 
pluraliste.

LE PARLEMENT EUROPÉEN 

Situé en face du Palais de lʼEurope qui abrite le Conseil de 
l'Europe dans le bâtiment Louise Weiss, le Parlement 
européen est une institution législative de lʼUnion 
européenne. Cʼest la seule institution élue par les citoyens 
européens au suffrage universel direct, ses députés, 
représentant les états membres, sʼy réunissent pour adopter 
les textes communautaires. Il participe au vote du budget de 
lʼUE.

LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS

DE LʼHOMME  
Créée en 1959, la Cour européenne des Droits de 
lʼHomme est une juridiction du Conseil de lʼEurope. 
Installée depuis 1998 à Strasbourg, elle a pour mission de 
veiller au respect de la Convention européenne des 
Droits de lʼHomme.

Une vingtaine dʼautres 
institutions et organisations 

européennes sont présentes à 
Strasbourg comme :

•�LʼÉtat-major de lʼEurocorps
•� La Direction européenne de la qualité des 
médicaments et soins de santé
•� Le médiateur européen
•� La Commission centrale pour la navigation 
du Rhin dès 1918 (cf. traité de Versailles)
•� LʼObservatoire européen de lʼaudiovisuel

•� La fondation européenne pour la 
science

...
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LʼInstitut du droit local et la Commission dʼharmonisation
Créé en 1985, lʼInstitut du droit local alsacien-mosellan a

 

pour objet de promouvoir une 
connaissance plus approfondie des d iverses dispositions du droit local ainsi que des 
problèmes juridiques que soulèvent sa combinaison avec le droit général français. Il sʼagit 
aussi dʼun centre de documentation, de formation et dʼinformation.

Quant à la commission dʼharmonisation, créée elle aussi en 1985, elle est chargée de 
proposer et dʼétudier les harmonisations qui paraîtraient possibles, en droit privé, entre

 

les 
dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle 
et celles applicables en « vieille France ».

Ce droit local spécifique se compose :











OUI NON
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