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un acteur de rindustrialisation
du Vallon de Saint-Imier
La scierie Bourquin ä Courtelary au döbut du XX* siede.
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Dans le Vallon de Saint-Imier,

I'industrie hydraulique amorce une

longue mue des la fin du XVIIIe

siecle. En concordance avec la

conjoncture et les structures eco-

nomiques locales, eile s'affirmera

tantot comme un maillon du travail
ä domicile et du Systeme de l'etablis-

sage, tantot comme le creuset de

la fabrique centralisee dans les

localites peu marquees par les

traditions protoindustrielles.

es modalites du demarrage indus-

triel sont etroitement associees

aux ressources energetiques

disponibles. En Suisse, en raison du manque
de charbon, cette energie resta souvent

dispensee par le cours des rivieres jusqu'ä
l'aube du XXe siecle. Dans le Vallon Saint-

Imier, autrefois partie du bailliage de PEr-

guel de Pancien Eveche de Bäle, ce sont

les rives de la Suze et de ses affluents qui
ont concentre Pindustrie. Jusqu'ä la fin
de PAncien Regime, le moulin y apparait

tantot comme la cle de voüte d'une economic

rurale traditionnelle, tantot comme un

pole naturel de centralisation et de meca-

nisation ä Porigine des premieres
manufactures. Ces usines et leurs exploitants
entretiennent cependant des relations
complexes avec la societe et les structures eco-

nomiques regionales de leur temps. Des la

seconde moitie du XVIIIe siecle, PErguel
se distingue du reste de PEveche par le de-

veloppement de son industrie ä domicile
de la dentelle et de Phorlogerie. Cette der-

niere evoluera selon le Systeme dit de l'eta-

blissage jusqu'au milieu du XIXe siecle au

moins, epoque oü naissent les premieres

fabriques d'ebauches et manufactures de

montres sur les ruines d'anciennes usines

hydrauliques. Tandis que les oligarchies
meunieres cedent peu ä peu leur place aux

nouveaux entrepreneurs, se perpetue la

longue et riche complementarite entre la

production centralisee du moulin, puis de

la manufacture, et celle dispersee de

Pindustrie ä domicile et de Petablissage; suc-

cedant ä un moulin d'amalgames, la ma-
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Saint-lmier, le canal de la Suze et la

fabrique des Longines vers 1910.

troi d'une lettre de fief par le souverain,
le prince-eveque. Vers 1760, le bassin er-

guelien de la Suze compte 33 sites hydrau-

liques, soit une centaine de roues action-

nant 120 engins. Le moulage des grains

l'emporte nettement, suivi d'assez loin par
Ies activites des battoirs1 et des scieries.

Ces secteurs traditionnels represented
alors plus des trois quarts des applications
de l'energie hydraulique. Comme le mou-
lin rural pourvoit alors aux besoins de la

communaute locale, la densite des sites est

fonction de la population et non des conditions

hydrographiques. Des les annees

1760, l'Erguel vit une crise de la meunerie

qui debouchera sur une concentration de la

propriete et l'abandon des installations les

moins rentables. Cette crise ne sera cepen-
dant guere accompagnee d'une veritable
mutation des modes d'exploitation.

nufacture de montres Longines emploie en

1905 842 ouvriers sur le site de la fabrique,
alors que 956 autres travaillent ä domicile.

L'apogee du moulin rural
En 1770, l'Erguel compte 7346 habitants,
dont presque 40% sont domicilies dans

l'etroit rayon du Haut Vallon, oü les hor-

logers sont dejä nombreux. Moins peuples,
le Moyen et le Bas Vallon sont essentiel-

lement agricoles. II est remarquable de

constater que seul un tiers des activites re-

censees en Erguel sont alors liees ä l'agri-
culture (deux tiers en Ajoie), tandis que
75% des horlogers et 90% des dentellieres
de I'Eveche vivent en Erguel.

Dans l'ancien Eveche de Bale, l'exer-
cice d'un droit d'eau et la faculte de

construire un moulin sur un cours d'eau

dependent depuis le XVIe siecle de l'oc-

Les forges et I'emergence
du moulin industriel
La metallurgie est en Erguel le premier sec-

teur de l'economie hydraulique ä connaitre

un developpement industriel. Le travail du

metal se concentre essentiellement lä oü

les conditions hydrographiques sont les

meilleures, dans la cluse de Reuchenette et

en aval, ainsi qu'ä Cormoret. La periodi-
cite du travail en fonction de l'etiage est

1 Le battoir, ou ribe, est un moulin rudimentaire servant
ä broyer les fibres du chanvre, les graines oleagmeuses,

les fruits, etc. II peut §tre dans certains cas synonyme
d'huili&re.
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Saint-lmier, croquis du fief des moulins

Bruans au dibut du XVIII9 siecle.

un obstacle que Ton contourne au moyen
d'un amenagement hydraulique perfor-
mant (hauteur de chute, retenues d'eau,

vannes regulatrices, canaux d'amenee ou
de derivation). La forge mobilise beau-

coup d'energie (eau, charbon de bois) et

de capitaux, ainsi qu'un outillage et des

connaissances specifiques. Aussi le pro-
prietaire ne loue-t-il pas les installations ä

un paysan-artisan, il exploite lui-meme son

usine ou engage un directeur competent.
La production est commercialisee sur les

marches neuchätelois, suisses, voire etran-

gers. Au XVIIe siecle, la prospere forge du

Gros Torrent ä Cormoret exporte une partie
de sa production de pioches, haches, faux

et autres outils au-delä des frontieres du

Vallon.

C'est ä La Reuchenette que le prince
Jean-Francois de Schönau choisit d'eriger
un haut fourneau en 1654, tandis que les

forges episcopates de la vallee de Moutier
et de Delemont ont ete rendues hors d'etat
ä la suite des occupations francaises et sue-

doises durant la guerre de Trente ans. Le

minerai local s'avere cependant de pietre

qualite et la fabrication de charbon de bois

concourt ä devaster les forets environ-

nantes. Le haut fourneau ne sera exploite

que durant une douzaine d'annees avant

de ceder la place ä une simple forge. Des

1656, le prince Jean Conrad de Roggenbach

prefere louer l'etablissement plutöt
que l'exploiter ä son propre compte. Alors

que les communautes voisines, qui sont te-

nues de livrer le bois de bätisse, souhaitent

le voir disparaitre, le souverain refusera

cependant toujours d'abandonner un site

qui lui permet d'ecouler une partie du fer

produit ä Undervelier. II envisagera meme

y etablir une fabrique de canons de fusils

employant 100 ouvriers! En definitive, en

1'absence des fonds dont les prives ne dis-

posent guere et que l'Etat rechigne ä ris-

quer, les forges de La Reuchenette seront

vouees ä un destin mediocre.

Les ambitions degues du textile
Au milieu du XVIIIe siecle, Lessor des

indiennes ä Neuchätel et Mulhouse sus-

cite un regain d'interet pour les moulins ä

foulons2 en Erguel. Le secteur du textile y
repose alors sur le travail ä domicile des

dentelles de chanvre ou de crin, le filage et

le tissage de la laine.

Possesseur d'une teinturerie, Frederic

Louis Jaquet rachete en 1790 les quatre
fiefs Bruans, ä Saint-lmier, et y etablit

un important complexe textile voue au

foulage, degraissage des laines et cotons,
et ä la teinture. En 1801, l'envergure de

l'etablissement est remarquable en Erguel:

«cinq bätiments, differentes mecaniques
artistement construites que l'eau fait mou-
voir, dix grandes chaudieres placees autour
d'une enceinte voütee pour donner le feu ä

volonte, six foulons, une calandre, un cy-
lindre, une frise, un moulin ä piler les

drogues et un enrouloir.» Les etoffes en laine

et en coton sont fabriquees par l'etablissement

ou livrees brutes par des marchands

ou des particuliers. Elles sont foulees, ton-

dues, degraissees, on les teint de toutes les

couleurs, on leur confere des nuances, on
les lustre et les apprete. La qualite du

travail, grace ä la qualite de l'eau qui donne

son lumineux aux couleurs, et celle de la

terre, propre au degraissage, lui attire une

clientele essentiellement neuchäteloise

et helvetique qui prefererait la fabrique
Jaquet ä ses concurrentes bernoises. Au
carrefour de l'industrie ä domicile et de

la manufacture, l'etablissement emploie
70 personnes, ouvriers sur le site et fileurs
ä domicile dans les Franches-Montagnes.

Cependant, durant la periode frangaise, les

taxes douanieres vont compromettre les

relations commerciales avec la Principaute
de Neuchätel. Jaquet devra se contenter de

travailler les etoffes confiees par les

particuliers de l'Erguel. Bientöt, la concurrence

anglaise plongera le textile neuchätelois et

helvetique dans de graves difficultes. Les

2 Le foulonnage consistait ä degraisser les draps de laine

dans l'eau de la riviöre. Pour cela, on plagait I'etoffe dans

une cuve remplie d'eau et de terre giaise, puis eile etait

frappäe successivement par des pilons mus par la force

hydraulique. Cette operation, en feutrant les fils de laine,

conf6rait aux draps une douceur particuliere.
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Saint-lmier, la fabrique des Longines

vers 1880.

La fabrique de montres CortSbert-Watch

vers 1900.

Saint-lmier, le canal de la Suze et
la fabrique des Longines vers 1910.

foulons et teintureries sur la Suze decli-
neront inexorablement, au point de dispa-
raitre bientot completement.

L'irruption de I'horlogerie
dans I'univers hydraulique
Alors que les forges du Vallon periclitent,
une nouvelle voie s'esquisse pour la metal-

lurgie avec le formidable essor de l'indus-
trie horlogere dans le Haut Erguel.

Ainsi, en 1787, Frangois Louis et

Ferdinand Meyrat soumettent au souverain le

projet d'un nouvel etablissement sur le site

abandonne d'un ancien moulin ä ecorces, ä

Saint-lmier: «un moulin qui sert ä exploiter

et demeler l'or et l'argent d'avec les

creusets et balayures des orfevres et mon-
teurs de boites, graveurs, bijoutiers et
professions qui se sont multiplies et se multi-
plient tous les jours dans ce Pays.3» Selon

ses initiateurs, cette realisation evitera aux

horlogers locaux de recourir ä grands frais

aux etablissements du Locle et de Geneve,

3 Porrentruy. Archives de l'ancien Evech6 de Bäte, COD 532;

AAEB B239 (Erguel}/25.

et «(...) le moulin susdit fait en un jour
ce qu'un habile laveur ne peut faire dans

quinze jours, outre qu'ä la main il y reste et

se perd toujours beaucoup d'or et d'argent,
au lieu que le moulin exploite parfaite-
ment.» Un rapport nous decrit le moulin en

18014: «Francois Louis Meyrat de Saint-

lmier etablit en 1788 sur son propre terrain

entre Villeret et Saint-lmier pres de la Suze

un moulin d'amalgame pour l'extraction
de l'or et argent des cendres, creusets et

balayures et porcets des orfevres et mon-
teurs de boites ou il fait aussi la separation
de metaux par les voies seches et humides,
dans le meme bätiment il a construit des

cylindres pour laminer et appreter l'or,
l'argent, le laiton et l'acier pret ä mettre en

usage pour la fabrique de montres. Ses pro-
cedes sont pour 1'amalgamation superieure

tant pour la parfaite extraction que pour la

prompte expedition ä tout etablissement

anterieur, le bätiment est compose d'un
bassin en fönte de fer d'une seule piece

4 Porrentruy, Archives de l'ancien Ev§ch6 de Bäle, AP 27/2.

de dix pieds de diametre et deux rouleaux

servant ä moudre et amalgamer, un moulin
ä piler les creusets et scories, un tamisage

et un laminage, le tout construit d'une ma-
niere qu'une seule roue motrice fait mou-
voir le tout ensemble par le moyen de l'eau
et d'un bonne construction.» Sa clientele

est allemande, suisse, et surtout neuchä-

teloise, trois ouvriers travaillent mensuelle-

ment 2000 onces d'or et d'argent. En 1801,

l'etablissement aurait perdu les deux tiers
de son importance en raison de 1'interdiction

d'exporter l'or et l'argent. Le moulin
survit cependant jusqu'au milieu du XIXe
siecle, lorsqu'en 1866 Ernest Francillon
rachete le site pour y bätir la manufacture

de montres Longines.

Les premieres manufactures
d'horlogerie
L'intrusion de I'horlogerie dans l'econo-
mie hydraulique se manifeste brutalement

avec la construction des premieres fa-
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briques mecanisees sur les rives de la Suze

qui dispense la force motrice: fabrique
d'ebauches Eguet ä Corgemont en 1834,

fabrique d'ebauches Rosselet et Chalandes

ä Sonceboz en 1849, fabrique de montres

Raiguel Juillard et Cie (Cortebert-Watch)
ä Cortebert en 1864, manufacture de

montres Longines ä Saint-Imier en 1867,

fabrique d'horlogerie Bourquin ä la Heutte

en 1873, etc. A Cormoret, l'etablissement

d'horlogerie Favre freres fonde en 1859

devient une manufacture de montres en

1889. Bätie ä l'emplacement des anciens

moulins dits «dessous le village», la

fabrique adopte 1' architecture caracteristique
de l'epoque avec ses murs ä colombages

et ses nombreuses fenetres. Une nouvelle

roue ä auges en fer transmet directement

I'energie motrice de la Suze ä l'atelier des

ebauches par un train d'engrenages. L'en-

treprise offre du travail aux villageois en

son sein, mais egalement ä domicile.
Ces nouvelles fabriques sont bäties

sur l'emplacement de vieux moulins, bat-

toirs ou scieries qui sont alors detruits et

deplaces en aval, ou ils suivront une voie

parallele mais ä breve echeance sans issue.

La concentration de l'horlogerie en unites

mecanisees s'effectue tout d'abord dans le

Moyen Vallon avec les ebauches. La
modernisation de l'appareil de production
s'opere moins facilement dans le Haut,

entre Renan et Saint-Imier, lä ou la tradition

de l'etablissage est solide.

La revolution technique
A l'aube du XXe siecle, les sites hydrau-

liques constituent un creuset tres important

de 1' industrialisation erguelienne dont

ils affirment encore, ä la suite de 1 Industrie

ä domicile et de l'etablissage, I'eclate-

ment en unites relativement modestes.

En 1874, l'ouverture de la ligne de chemin

de fer Bienne - La Chaux-de-Fonds permet

1'importation de houille et induit le develop-

pement industriel de secteurs transformant
des matieres premieres locales, comme la

cimenterie (1874, fabrique de ciment et

de chaux hydraulique ä Rondchätel rache-

tee en 1902 par Vigier; 1890, fabrique de

ciment Vigier ä la Reuchenette) ou la pate
de bois (1882, succursale de la fabrique de

papier Biberist ä Rondchätel). Alors que les

scieries tirent encore leur epingle du jeu,
les moulins ä grain disparaissent, victimes
des importations de farines.

Grace ä leurs nombreuses usines sur la

Suze, les communes du Vallon de Saint-Imier

beneficient tres tot de la production d'electri-
cite par des centrales hydroelectriques pri-
vees. Cela permettra d'ailleurs ä Cormoret

d'etre le premier village suisse ä installer un

eclairage electrique communal en 1885.

En 1900, le paysage hydraulique er-

guelien differe fondamentalement de celui
de la tin de l'Ancien Regime. Les fabriques
d'ebauches, de ciment, et de päte de bois

ainsi que la production d'hydro-electricite
eclipsent le moulin rural. Ces nouvelles

usines ont abandonne le Haut Vallon, ou le

debit de la riviere est faible. L'introduction
du fer puis de la turbine dans l'equipement
hydraulique ameliorent sensiblement le

rendement d'une source d'energie tradi-
tionnelle et transforment profondement sa

nature: la force motrice de l'eau devient

energie electrique. Avec la machine ä va-

peur, les nouvelles energies ä disposition
emanciperont progressivement l'industrie
de la riviere.

M6moires d'lci, centre de recherche et de documentation

du Jura bernois: www.m-ici.ch

Resümee
Der Beginn der Industrialisierung hängt
direkt mit den verfügbaren energetischen

Ressourcen zusammen. In der Schweiz war,

mangels Kohlevorkommen, Energie bis zum

Beginn des 20. Jahrhunderts meist entlang

von Flussläufen verfugbar. Im St. Imier-Tal
sind es die Schüss und ihre Zuflüsse, die

zu einer Konzentration der Industrie führten.

Um 1760 zählte man in der Herrschaft
Erguel an der Schüss 33 Wasserkraftbetriebe,

bei denen rund 100 Wasserräder 120

Maschinen in Gang setzten. In der Hauptsache

handelte es sich dabei um Kornmühlen,

ferner auch um Stampfen und Sägen.

Mitte des 18. Jahrhunderts führte der

Aufschwung der Indienne-Stoffe in Neuenburg
und Mulhouse zu einer Zunahme der
Walkmühlen im Erguel. Bald jedoch stürzte die

englische Konkurrenz die helvetische,
insbesondere die Neuenburger Textilindustrie

in grosse Schwierigkeiten und Walkereien

und Färbereien an der Schüss verschwanden

vollständig.
1787 unterbreiten Frangois Louis und

Ferdinand Meyrat dem Souverän das Projekt

einer Mühle, welche die Gold- und

Silberabfälle von Goldschmieden aufbereitete
und verarbeitete. Im Jahr 1801 hatte der

Betrieb zwar zwei Drittel seiner Grösse

eingebüsst, doch die Mühle überlebte bis

Mitte des 19. Jahrhunderts: 1866 erwirbt
Ernest Francillon die Anlage, um darin die

Uhrenmanufaktur Longines aufzubauen.

Die neuen Uhrenbetriebe entstehen an Stelle

der alten Mühlen, Stampfen oder Sägen,

die im Gegenzug zerstört werden. Dank der

vielen Betriebe entlang der Schüss profitiert
das St. Imier-Tal schon sehr früh von der

Stromproduktion privater Wasserkraftwerke.

Neben anderem führt das dazu, dass

Cormoret als erstes Schweizer Dorf 1885 eine

öffentliche elektrische Beleuchtung erhält.
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