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Avant-propos 

La Dombes est, aux portes de Lyon, une région dotée d’une forte identité 
par la présence de ses étangs, pris par la glace l’hiver, et reflétant le bleu 
du ciel l’été. Réputée pour la chasse et la pêche, considérée comme un 
«poumon vert» de l’agglomération, elle constitue un espace de détente et 
de pratiques sportives pour les citadins du début du XXIe siècle. Bien 
peu, parmi eux, connaissent l’histoire de cette région et les difficultés 
quotidiennes de ses habitants des siècles passés. 

Je fus amené à m’intéresser au passé de cette région à la fin de mes 
études d’histoire, d’abord dans le cadre d’une maîtrise, puis dans le 
cadre d’un doctorat de troisième cycle. Une grande partie des éléments 
présentés dans cette ouvrage faisaient partie de la thèse que j’ai soutenue 
en 1979, sous la direction de Maurice Garden, et intitulée Un bourg rural 
de la Dombes aux XVIIIe et XIXe siècles: Saint Trivier sur Moignans. 
Démographie, société et mentalités. La date à laquelle fut réalisé le dé-
pouillement des registres paroissiaux et d’état civil explique la mise en 
œuvre et l’application scrupuleuse des méthodes préconisées par Louis 
Henry1. 

Mais l’ouvrage que je propose aujourd’hui est un travail original, car 
de nombreux développements ont été ajoutés. Pris par le temps pour 
soutenir mon doctorat dans des délais raisonnables, je n’avais pu exploi-
ter l’intégralité du fichier constitué, et seuls les couples s’étant mariés au 
cours du premier tiers du XIXe siècle avaient alors fait l’objet d’une re-
constitution. C’est tout récemment, près de trente ans plus tard, que j’ai 
pu reprendre ce fichier et procéder à la reconstitution des familles ayant 
vécu au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, ouvrant ainsi la 
possibilité de mesurer les évolutions des mentalités et des comporte-
ments démographiques qui y sont associés.  

Par ailleurs, au cours des dernières décennies, des rapprochements se 
sont dessinés entre démographie historique et histoire de la famille. Les 

 
1 M. Fleury et L. Henry, Nouveau manuel de dépouillement et d'exploitation de l'état 

civil ancien. Paris, INED, 1965, 182p. 
 L. Henry, Manuel de démographie historique. Genève-Paris, Droz, 1970, 146p.  
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deux approches sont souvent fondées sur les mêmes données, mais 
l’angle d’analyse n’est pas le même. L’interaction entre les deux ap-
proches autorise aujourd’hui de nouvelles questions. Ainsi, j’ai ajouté 
d’importants développements concernant le suivi longitudinal des fa-
milles, par exemple en comparant au fil du temps le nombre d’enfants 
nés et le nombre d’enfants en vie. Cela n’avait pas été prévu par Louis 
Henry, mais me semble apporter un éclairage complémentaire sur la 
réalité de la vie des couples et des familles. De même, je propose dans 
cet ouvrage une analyse concernant les orphelins. Il s’agit, dans la 
Dombes des étangs des siècles passés, d’un phénomène majeur, en rai-
son de la brièveté des unions. La fragilité des unions du fait du niveau 
élevé de la mortalité – une union sur trois dure moins de cinq ans – fait 
que les orphelins sont présents dans toutes les lignées familiales. Com-
ment celles-ci peuvent-elles s’organiser pour les prendre en charge? Pour 
tenter de répondre à cette question, et à quelques autres, j’ai utilisé des 
sources rarement mises en œuvre par les historiens démographes, et en-
core plus rarement croisées avec un fichier de familles reconstituées. Il 
s’agit notamment des archives de la justice de paix qui contiennent, entre 
autres documents, les procès verbaux des réunions des conseils de fa-
mille et les inventaires après décès des biens des défunts. 

Je propose également dans cet ouvrage une exploitation des fré-
quences patronymiques. Lors de la réalisation de ma thèse ces méthodes 
n’étaient pas connues, du moins en histoire, et c’est à l’occasion de dis-
cussions avec des collègues, spécialistes de biologie des populations, que 
j’ai perçu l’intérêt d’utiliser ces méthodes dans une perspective 
d’histoire de la famille2. 

 
C’est donc bien un travail original que je présente aujourd’hui, d’autant 
plus que, à l’époque, absorbé par d’autres recherches, je n’avais pas pris 
le temps de rédiger des publications, et que les résultats de ma thèse ont 
été très peu diffusés. Il est difficile, trente ans après, de reprendre une 
étude que l’on avait réalisée. Cependant, au cours des multiples contacts 
que j’ai eus avec mes collègues historiens et démographes depuis 1979, 
au cours de colloques auxquels j’ai pu assister, je n’ai jamais eu connais-
sance d’une population ayant été soumise durablement à un régime dé-
mographique semblable à celui que j’ai observé à Saint Trivier en 

 
2 Voir notamment Le patronyme. Histoire, anthropologie et société, sous la direction 

de G. Brunet, P. Darlu et G. Zei, Paris, CNRS, 2001, 418p. 
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Dombes. Les «rendements décroissants», pointés avec justesse par Jean-
Pierre Bardet, ont conduit à l’abandon des monographies paroissiales 
fondées sur la «méthode Henry». Aux méthodes conçues par celui-ci ont 
succédé d’autres méthodes d’analyse, notamment, dans une perspective 
longitudinale, celle de l’event history analysis3, ou, plus récemment en-
core, l’analyse des réseaux familiaux4. Malgré cela, il m’a semblé que 
cette monographie paroissiale, ancienne par certaines de ses méthodes 
mais nouvelle par le traitement de certaines questions, méritait d’être 
publiée avec les compléments que j’ai mentionnés 

Dans cette étude sur la châtellenie de Saint Trivier, je fais de mul-
tiples références à la monographie portant sur la châtellenie de Thoissey, 
située à proximité. Thoissey avait fait l’objet de la thèse d’histoire 
d’Alain Bideau, présentée en 1980, mais, bien que voisines, ces deux 
châtellenies présentent en fait deux modèles démographiques et sociaux 
différents. Alors que Saint Trivier n’est qu’un modeste bourg rural, 
Thoissey, à peine plus peuplée, apparaît comme une véritable ville, avec 
des comportements spécifiques, notamment en terme de fécondité et de 
mise en nourrice des enfants5. En outre, alors que quelques kilomètres 
seulement séparent les deux sites, l’un, Saint Trivier, fait partie de la 
région des étangs, tandis que l’autre, Thoissey, appartient au Val de 
Saône. Et cette différence d’environnement est lourde de conséquences, 
notamment sur la mortalité, sur la mobilité géographique et sur les struc-
tures sociales. 

 
Avant de terminer cet avant propos, je tiens à adresser mes remercie-
ments à Roger Desbos, qui était présent au début de cette recherche voici 
plus de trente ans, et qui l’est encore aujourd’hui. Sans son amitié, son 
enthousiasme et son aide, je ne sais pas si je serais arrivé au terme de 
cette étude, du moins dans des délais raisonnables. Je remercie égale-
ment Alain Bideau et Michel Oris, qui, à des titres différents, ont facilité 
cette recherche et cette publication. 

 
3 Voir par exemple, G. Alter, «L’event history analysis en démographie historique: 

difficultés et perspectives». Annales de Démographie Historique, 1998/2, p.25-35. 
4 Voir notamment le volume 2005/1 des Annales de Démographie Historique sur le 

thème «Histoire de la famille et analyse de réseaux». 
5  A. Bideau, La châtellenie de Thoissey en Dombes (160-1840). Essai d’histoire 

démographique. Analyse différentielle des phénomènes démographiques. Thèse de 
3°cycle d’histoire, Université Lyon 2, 1980, 3 volumes dactylographiés, inédit.  





Chapitre I 

Les moyens de l’étude: sources, méthodologie  
et problématique 

Pour approcher le comportement des habitants de la châtellenie de Saint 
Trivier dans les diverses circonstances de leur vie familiale ou collective, 
aborder les réalités de leur vie quotidienne, nous avons eu recours à des 
sources diverses. Outre les registres paroissiaux et d’état civil qui four-
nissent les indications de base sur les régimes démographiques, nous 
avons largement eu recours aux archives notariales qui fournissent des 
informations, souvent plus qualitatives, sur les actes importants de la vie 
économique ou sociale. Nous avons également exploité des documents 
moins souvent utilisés en histoire sociale, ceux produits par le Greffe de 
la Baronnie, sous l’Ancien Régime, et ceux produits par la Justice de 
Paix au XIXe siècle. Enfin, diverses sources nous ont fourni, de manière 
plus ponctuelle, des informations précieuses, le croisement de 
l’ensemble de ces sources donnant progressivement consistance et nette-
té à une image initialement incomplète et floue. 

1. Des registres paroissiaux et d’état civil  
aux fiches de famille 

1.1 Les registres paroissiaux 

La commune de Saint Trivier ayant été formée par la réunion de cinq 
anciennes paroisses, qui constituaient l’ancienne châtellenie, nous nous 
sommes trouvés face à un volume important de registres de formats et de 
qualités très variés. 

Les registres les plus anciens actuellement conservés remontent au 
XVIIe siècle, et c’est un baptême célébré en 1620 à Saint Trivier qui 
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inaugure la série. Le registre contenant les mariages et les sépultures ne 
commence qu’en 1651. Cependant, il est certain que la tenue de tels 
registres a débuté plus tôt dans certaines des paroisses de la châtellenie. 
Dans la paroisse de Percieux, le premier acte conservé est un baptême 
d’avril 1647. Or, au cours de sa visite dans la paroisse en 1614, 
l’Archevêque de Lyon enjoignit au curé «de tenir registre des mariages 
et enterrements comme il fait des baptêmes»6. 

De fait, les lacunes sont assez nombreuses au XVIIe siècle, raison qui 
nous a incité à commencer le dépouillement systématique de ces re-
gistres à partir de 1720. Nous avons travaillé sur la collection originale, 
conservée à la Mairie de Saint Trivier, dont les quelques lacunes ont en 
grande partie pu être comblées par les doubles conservés aux Archives 
départementales de l’Ain7. 

De nombreux curés se sont succédés dans les paroisses de la châtelle-
nie de Saint Trivier, et on dénombre trente-neuf titulaires de 1720 à 1792 
pour l’ensemble des cinq paroisses. Cependant, c’est près d’une centaine 
de prêtres et des religieux qui ont participé à la tenue des registres, en 
qualité de vicaires ou de suppléants. Dans la paroisse de Saint Trivier, en 
l’absence du curé, la majorité des suppléances étaient assurées par les 
Minimes de Montmerle qui possédaient un prieuré à Saint Trivier. 
L’absentéisme a en effet caractérisé nombre de curés de la châtellenie. 
L’Archevêque de Lyon notait, en 1614, que le curé de Saint Trivier, 
chanoine de Trévoux, résidait plus fréquemment dans cette ville, capitale 
de la Dombes, que dans la paroisse dont il avait la charge8. Cet absen-
téisme persiste au XVIIIe siècle. Par exemple, Monsieur Guillot, curé de 
Saint Trivier de décembre 1718 à août 1734, ne signe que 620 actes sur 
1153 enregistrés au cours de cette période. Ses absences sont fréquentes, 
parfois longues, et il ne rédige aucun acte de 20 mars 1730 au 22 mai 
1731. 

Au fil des années, entre 1720 et 1792, la qualité de l’enregistrement 
des baptêmes, des mariages et des sépultures évolue, généralement dans 

 
6 Recueil des visites pastorales du Diocèse de Lyon aux XVII° et XVIII° siècles, 

Tome I, visites de 1613-1614. Lyon, 1926, p.348. 
7 Lacunes comblées grâce à la collection des Archives départementales: Saint Chris-

tophe, 1740 à 1746. Béreins, 1740. Percieux, 1787. Lacunes définitives: Saint 
Christophe, 1723 à 1739, 1747, 1757 à 1759. Béreins, 1722 à 1726. A chaque fois, 
il s’agit des trois séries d’actes. 

8 Recueil des visites pastorales, op. cit. supra, p.346. 
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le sens d’une amélioration. Mais la qualité reste irrégulière, reflétant plus 
la personnalité des curés qui rédigent les actes que l’évolution de la ré-
glementation. Par exemple, les infractions au Code Louis de 1667 et à la 
déclaration royale de 1736 restent nombreuses, et peuvent laisser 
quelques doutes quant à la qualité de certains registres. Quelques défauts 
ne portent guère à conséquence. Ainsi, le curé de Saint Christophe rédige 
encore des actes en latin en 1720, et jusqu’en 1745, les curés de P indi-
quent la date du baptême mais pas celle de la naissance. Plus gênant, de 
1720 à 1723, aucun décès d’enfant n’est enregistré à Percieux, et dans 
les décennies suivantes certains décès d’enfants sont connus uniquement 
par la mention obiit, suivie d’une date, portée en marge de l’acte de bap-
tême. 

Il existe une grande différence entre les paroisses quant à la qualité 
des données. Les registres paroissiaux de Béreins mentionnent dès 1749 
l’âge des conjoints dans les actes de mariage, ainsi que le lieu de nais-
sance et de résidence dans les actes de sépulture. Globalement, c’est à 
Saint Trivier que, sur l’ensemble de la période, les registres sont tenus 
avec le plus de régularité et d’application. La cure, mieux dotée, est con-
fiée à des curés titulaires, docteurs en théologie, d’esprit plus éclairé et 
mieux informés de la réglementation des registres paroissiaux que la 
plupart des prêtres des petites paroisses de la Dombes. 

La qualité de l’enregistrement des baptêmes et des sépultures 
d’enfants ondoyés-décédés, ou mort-nés, varie dans le temps et dans 
l’espace. Pour l’Ancien Régime, la proportion d’ondoyés décédés sur 
l’ensemble des baptêmes est de 2,3% à Saint Trivier, et de 1,3% dans les 
quatre autres paroisses, soit globalement 1,9% pour l’ensemble de la 
châtellenie. Cette proportion est un peu faible, puisqu’on admet commu-
nément qu’elle devrait être de l’ordre de 3%. Pour la période 1790-1869, 
couverte essentiellement par l’état civil, la proportion de mort-nés est de 
3,5%. On doit donc craindre un léger sous-enregistrement des ondoyés-
décédés pendant l’Ancien Régime, notamment dans les quatre petites 
paroisses. Dans l’ensemble, les registres des cinq paroisses de la châtel-
lenie sont d’une tenue acceptable, sans être d’une qualité aussi bonne 
que celle de la paroisse voisine de Thoissey. Si les événements sont ré-
gulièrement enregistrés, les renseignements portés sont parfois un peu 
lapidaires. 

La collection des registres conservés aux Archives départementales 
ne commence qu’en 1738, probablement sous l’effet de la déclaration 
royale de 1736. La tenue de la double minute est satisfaisante, et devait 
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probablement s’effectuer au jour le jour, comme en témoignent les nom-
breuses signatures de témoins au bas des actes. Cependant, par intermit-
tence, une écriture uniforme et l’absence de signatures révèlent une copie 
probablement tardive en fin d’année. L’état de conservation de cette 
collection est par contre très inférieur à celui des originaux. Cela est dû à 
l’utilisation d’une colle à base de farine, couramment employée en 
Dombes au XVIIIe pour la reliure, qui a attiré des vers qui ont largement 
rogné les pages. 

1.2  Les registres d’état civil 

C’est à partir de 1793, en application de la loi du 20 septembre 1792 
donnant naissance à l’état civil, que les naissances, mariages et décès, 
sont enregistrés à la mairie. Les cinq anciennes paroisses, érigées en 
communes, continuèrent à tenir chacune leurs registres d’état civil dis-
tincts. A partir de l’an V, il n’y eut plus qu’un seul registre commun à 
Saint Trivier et aux trois sections de Percieux, Montagneux et Saint 
Christophe. Pour sa part, Béreins, commune distincte jusqu’en 1825, 
disposa de ces propres registres jusqu’à cette date. A cette date, 
l’ancienne commune devint une simple section de Saint Trivier, et les 
événements démographiques furent inscrits dans les registres d’état civil 
de cette commune. 

La collection communale est complète dès 1792, à l’exception des 
naissances de l’an III, que l’on ne trouve pas non plus aux Archives dé-
partementales. Pour palier cette lacune, nous avons pu recourir au re-
gistre baptistaire conservé à la cure. A cette occasion, une comparaison 
entre les registres baptistaires et les registres d’état civil a permis de 
constater que les naissances enregistrées dans l’un et l’autre registres 
étaient strictement les mêmes. Dans les premières années de la Répu-
blique, la rédaction des actes baptistaires est telle qu’elle laisse penser 
que le curé recopiait tout simplement les registres d’état civil, ajoutant en 
fin de l’acte la mention du baptême. 

De nouveau, nous devons constater que la qualité de l'enregistrement 
varie selon l’officier d’état civil qui rédige les actes, particulièrement 
durant les dernières années du XVIIIe siècle. Certains négligent 
d’inscrire l’âge des conjoints dans les actes de mariage, d’autres omet-
tent l’état matrimonial au décès. On constate néanmoins une améliora-
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tion avec le temps, et l’apparition de formulaires imprimés, en 1814, 
oblige les officiers à plus de rigueur, et rend l’enregistrement plus ho-
mogène. Nous devons cependant observer deux faits qui font craindre un 
certain sous-enregistrement au cours de la période révolutionnaire. 
D’une part, le nombre annuel moyen de décès et des naissances baisse de 
façon nette durant la décennie 1790-1799. Par ailleurs, quelques indices 
tels que l’absence de signatures indiquées dans l’acte ou des inversions 
chronologiques, laissent penser que certains officiers recopiaient simul-
tanément plusieurs actes d’abord notés au brouillon. Les fonctionnaires 
départementaux connaissaient bien cette pratique et en redoutaient les 
effets. Ainsi, l’un d’entre eux écrit en ces termes un courrier adressé aux 
officiers municipaux des communes du canton de Saint Trivier le 18 
germinal an VIII: «j’ai beaucoup à me plaindre de la négligence avec 
laquelle vous tenez les registres des actes civils de vos communes, plu-
sieurs d’entre vous pêchent essentiellement par la forme, plusieurs autres 
négligent entièrement d’enregistrer les actes de naissances et de décès et 
se contentent à ne prendre que des notes sur des feuilles volantes qui 
peuvent s’égarer»9. 

1.3 Dépouillement et exploitation des registres 

Les lacunes constatées dans les registres paroissiaux nous ont conduits à 
faire une estimation du nombre d’actes manquants, prise en compte dans 
l’évolution du mouvement naturel. Pour la paroisse de Béreins, la diffi-
culté était réduite, car il ne manque les actes que pour cinq années con-
sécutives, 1722 à 1726. Nous avons considéré que le nombre annuel 
moyen d’actes pendant cette lacune devait être le même que pendant les 
cinq années précédentes et les cinq années suivantes. L’estimation était 
beaucoup plus délicate pour Saint Christophe, paroisse pour laquelle 
manquent vingt et une années. Lorsque la méthode des années enca-
drantes, présentée ci-dessus, n’a pu être utilisée, nous avons considéré 
que le nombre annuel d’acte avait évolué de la même manière à Saint 
Christophe que dans les autres paroisses de la châtellenie. 

 
9 Correspondance du commissaire du directoire exécutif près l’administration muni-

cipale du canton de Saint Trivier sur Moignans. Voir présentation ci-dessous. 
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Au total, nous évaluons à 411 le nombre d’actes manquants, soit 155 
naissances, 56 mariages et 200 décès. Cela représente moins de 2% par 
rapport à l’ensemble des actes dépouillés. 

 
Le dépouillement a été réalisé en suivant les consignes établies par  
Michel Fleury et Louis Henry, en utilisant des fiches différentes en fonc-
tion du type d’acte10. Ce sont au total 20 800 actes, représentant la totali-
té des événements démographiques enregistrés dans les cinq anciennes 
paroisses de la châtellenie de Saint Trivier, de 1720 à 1869, qui ont été 
transcrits. 

Par ailleurs, nous avons mis en fiche les actes de mariage de huit 
communes voisines, chaque fois qu’un conjoint était originaire ou rési-
dant de Saint Trivier. Ces communes sont Ambérieux en Dombes,  
Baneins, Chaneins, Châtillon sur Chalaronne, Sandrans, Saint Cyr de 
Relevant, Sainte Olive et Villeneuve. 

1.4  Reconstitution des familles 

Nous avons reconstitué l’ensemble des familles pour lesquelles un acte 
de mariage existait, c’est à dire, dans la nomenclature de Louis Henry, 
les familles de type M. En effet, la connaissance de la population acquise 
lors du dépouillement des registres nous avait convaincus de la très forte 
mobilité de la population, et du caractère vain de l’établissement de 
fiches de famille de type E, pour lesquelles la date de mariage n’est pas 
connu. En outre, ces familles de type E ne sont pas propres à l’étude de 
la fécondité et du déroulement de la vie des familles, ce qui était un de 
nos objectifs majeurs. 

Sur ces principes, nous avons dressé une fiche de famille pour tous 
les couples dont nous connaissions le mariage, celui-ci étant célébré 
entre 1750 et 1830. La période est suffisamment longue pour permettre 
d’étudier des effectifs suffisants pour donner du poids statistiques à nos 
observations. En outre, elle permet de tenter de déceler les éventuels 
modifications de comportements démographiques et de modes de vie 
familiaux entre le milieu du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle11. 

 
10 M. Fleury et L. Henry, op.cit. Supra. 
11 Les familles mariées dans la décennie 1820-1829 sont encore fécondes jusqu’au 

milieu du XIXe siècle. 
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Pour tenir compte du sous-enregistrement des naissances et des décès 
durant la période révolutionnaire, nous avons décidé de ne pas intégrer à 
l’exploitation des données les fiches de famille correspondant aux ma-
riages de la décennie 1790-1799, qui sont au nombre de 197. 
 
Tableau 1 
Distribution des fiches de familles établies selon le type et la période de 
mariage, mariages de 1750-1789 et 1800-1829. 
 

Type de fiche 1750-1789 1800-1829 ensemble 
MF1 118 269 387 
MF2 201 24 225 
MF3 54 2 56 

Total MF 373 (51.7%) 295 (42.8%) 668 (47.3%) 
MO1 36 337 373 
MO2 35 48 83 
MO3 278 10 288 

Total MO 349 (48.3%) 395 (57.2%) 744 (52.7%) 
Ensemble 722 690 1412 

 
Au total, 1412 fiches de familles ont été établies pour les sept cohortes 
décennales de mariage étudiées. Parmi elles, on compte 668 fiches de 
type MF (47,3%) et 744 de type MO (52,7%), mais l’équilibre entre ces 
deux catégories n’est pas le même dans les deux périodes. Les fiches MF 
sont proportionnellement plus nombreuses durant la première période, ce 
qui peut être interprété comme un effet d’une augmentation de la mobili-
té géographique. En effet, la meilleure qualité des données au XIXe 
siècle, notamment la précision des actes de décès, facilite les couplages 
d’information: cela devrait donc permettre d’obtenir plus de familles MF 
parmi les unions formées entre 1800 et 1829, alors que c’est le contraire 
qui est observé. 

Une autre différence majeure entre les deux périodes concerne 
l’équilibre entre les familles de type MF1 et MO1 d’une part, et de type 
MF2 et MO2 d’autre part. Les familles de type MF1 et MO1, pour les-
quelles la date de naissance de la femme est connue avec précision sont 
nettement majoritaires parmi les unions du XIXe siècle, alors que c’est 
l’inverse pour celles formées au XVIIIe siècle. Cela vient du fait que la 
date de naissance de la femme est généralement indiquée dans les actes 
de mariage du XIXe siècle, alors qu’elle ne l’est jamais dans ceux du 


