
Sait-on que les évacuations de population ont une histoire longue en 
Europe depuis le XXe siècle, dont les racines plongent dans les deux 
guerres mondiales ? En septembre 1939, près de deux millions de 
Français et d’Allemands furent ainsi évacués préventivement par leurs 
États des zones frontalières de l’Alsace et de la Moselle côté français, 
et de la Sarre, du Palatinat et du pays de Bade côté allemand. Cette 
migration forcée ouvre la série des grands déplacements de population 
qui marquèrent l’histoire de l’Europe durant et au lendemain de la 
seconde guerre mondiale. Pour l’Allemagne nazie, elle constitue le 
laboratoire des déportations ultérieures de populations indésirables. 
Pour la France républicaine, elle pré� gure les � ots incontrôlables de 
l’exode de 1940. Dans les deux cas, les régimes ont dû faire face à la 
di�  culté d’évacuer les zones de départ, mais également d’accueillir 
et de reloger ces populations dans des régions plus éloignées des 
frontières. Les États et les di� érents acteurs sociaux et humanitaires 
durent s’adapter à des problématiques nouvelles à cette échelle, 
telles que le convoyage de centaines de milliers d’individus, 
l’accueil et l’assistance aux réfugiés, la relocalisation industrielle, le 
dédommagement et les réquisitions. Bouleversant les pratiques et la 
vie quotidienne des populations et confrontant des cultures régionales 
très di� érentes, cet épisode devait laisser des traces durables dans 
la mémoire des régions de départ et d’accueil comme de la nation 
française, mais aussi dans les pratiques de la gestion publique des 
populations à l’heure de la nécessaire solidarité nationale, tant en 
Allemagne qu’en France.

Résultat de quatre années de recherches d’un programme franco-
allemand � nancé par l’Agence nationale de la recherche et la Deutsche 
Forschungsgemeinschaft, cet ouvrage redonne à cet événement 
largement méconnu toute son importance fondatrice dans l’histoire 
des cultures de guerre et des migrations de population : les évacués 
de 1939-1940 constituaient le dernier groupe à devoir être étudié après 
les émigrés, les exilés, les réfugiés, les déportés et les prisonniers des 
con� its du XXe siècle.

ILLUSTRATIONS DE COUVERTURE

Haut : Des déplacés allemands arrivant à Rübeland (Saxe-Anhalt), été 1939
Bas : Des chats errants à Strasbourg, vidée de ses habitants, 1939 (cliché Henri Carabin, Archives de la Ville 
et de l’Eurométropole de Strasbourg [1 FI 8/43]) 

http://pups.paris-sorbonne.fr
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Introduction

LES ÉVACUATIONS ALLEMANDES ET FRANÇAISES 
À LA FRONTIÈRE EN 1939-1940 :  

UNE APPROCHE TRANSNATIONALE

Olivier Forcade, Johannes Großmann,  
Rainer Hudemann et Fabian Lemmes

À peine la seconde guerre mondiale était-elle engagée que la population 
civile de l’Europe occidentale était déjà confrontée à ses retombées. Durant 
les premiers jours du mois de septembre 1939, environ un million et demi 
d’enfants, de jeunes mères ainsi que des personnes malades, handicapées et 
âgées quittent les agglomérations britanniques menacées par des raids aériens. 
De même, à Paris, des trains spéciaux sont mis à la disposition d’enfants 
et de femmes encouragés à s’installer en province. Bien moins connue est 
la situation de la région située entre la ligne Maginot et le Westwall. Cette 
dernière fut également vidée de sa population civile en septembre 1939, plus 
de 600 000 Alsaciens et Mosellans étant évacués de la « zone rouge », région 
frontalière française susceptible d’être envahie par l’Allemagne, et hébergés 
dans plusieurs départements du Sud-Ouest de la France. Simultanément, 
jusqu’à 1,2 million d’habitants de la Sarre, du Palatinat et du Pays de Bade 
furent éloignés de la zone de combat supposée, dénommée Rote Zone, et 
relogés à l’intérieur du Reich. Bien avant les premiers combats sur le front 
occidental, les agglomérations urbaines de Strasbourg et de Sarrebruck 
avaient été en quelques semaines presque entièrement désertées par leurs 
populations civiles. La vie sociale et économique dans les régions évacuées 
était paralysée. Les évacués furent contraints de réorganiser leur vie dans 
les régions d’accueil. La plupart d’entre eux ne rentra qu’après la bataille de 
France à l’été et l’automne 1940. Souvent, leurs appartements et maisons 
avaient été endommagés par des combats, des intempéries et des actes de 
pillage. Pour les Alsaciens et Mosellans, le retour marqua le début d’une 
politique de germanisation intransigeante.

Ces évacuations furent d’abord une expérience décisive pour les évacués 
eux-mêmes. En outre, ce déplacement brusque de presque deux millions de 
civils approfondit nos connaissances de l’histoire de la seconde guerre mondiale. 
En effet, les évacuations servirent d’entraînement, de simulation et de catalyseur 
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à d’autres mesures, ultérieures, de déplacement et de « gestion de population ». 
Cela vaut aussi bien pour l’exode de mai/juin 1940, qui n’était au début qu’une 
poursuite de la pratique des évacuations de 1939, que pour les transplantations 
gigantesques de populations réalisées ou envisagées par le régime nazi et pour 
ce qu’on a l’habitude d’appeler Flucht und Vertreibung en 1944/1945. Or, ce 
fut d’abord une évacuation ordonnée et menée par les autorités allemandes 
sur le front oriental. Enfin, le parallélisme stupéfiant entre les évacuations 
en France et en Allemagne offre un point de départ idéal pour une histoire 
comparative et transnationale de la seconde guerre mondiale et de l’expansion 
nazie en Europe 1.

Ce livre, dont une version allemande est prévue pour 2018  2, est un 
premier résumé synthétique des résultats d’un projet de recherche franco-
allemand consacré aux « évacuations dans l’espace frontalier franco-allemand 
(1939-1945) », soutenu de juillet 2012 à décembre 2015 (et mai 2016 pour la 
partie allemande) dans le cadre de leur programme franco-allemand par l’Agence 
nationale de la recherche (ANR) et par la Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG). Il a été dirigé par Olivier Forcade (Université Paris-Sorbonne), Rainer 
Hudemann (Université de la Sarre), Fabian Lemmes (Ruhr-Universität 
Bochum) et Johannes Großmann (Eberhard Karls Universität Tübingen). 
Plusieurs thèses déjà soutenues ou engagées sont appelées à être éditées 3. 
Tous les collaborateurs scientifiques du projet lui-même ont contribué à cette 
synthèse : Simon Catros, Mathieu Dubois, Eva Kübler, Pawel Sekowski, Luise 
Stein, Maude Williams et Nicholas Williams. Dans le souci de constituer un 
réseau international de chercheurs se consacrant à cette problématique, ont été 
associés d’autres chercheurs soit dans le cadre de leur propre thèse, soit dans 
celui de recherches au niveau master, résumées également dans ce livre ou dans 

1 Voir, par exemple, Kiran Klaus Patel, « Der Nationalsozialismus in transnationaler Perspektive », 
Blätter für deutsche und internationale Politik, vol. 49, 9/2004, p. 1123‑1134.

2 Johannes Großmann, Rainer Hudemann, Fabian Lemmes, Mathieu Dubois et Olivier Forcade (dir.), 
Die Evakuierungen an der deutsch-französischen Grenze 1939-1940, Berlin, Metropol, 2018 
(= Evakuierungen im Zeitalter der Weltkriege – Évacuations à l’ère des guerres mondiales – 
Evacuations in the Age of World Wars, vol. 2).

3 Voir la liste des publications du projet en fin de volume. Luise Stein, „Grenzlandschicksale“ 
– Unternehmen evakuieren in Deutschland und Frankreich, thèse de doctorat sous la dir. de 
Fabian Lemmes, Ruhr‑Universität Bochum, 2017 ; Maude [Williams‑]Fagot, Kommunikation in 
Kriegsgesellschaften am Beispiel der Evakuierung der deutsch-französischen Grenzregion 
(1939/40), thèse de doctorat en cotutelle sous la dir. d’Olivier Forcade et de Johannes Großmann, 
universités Paris‑Sorbonne et Tübingen, 2016 ; Nicholas Williams, An ‘evil year in exile’? 
The evacuation of the Franco-German border areas in 1939 under democratic and totalitarian 
conditions, thèse de doctorat en cotutelle sous la dir. d’Olivier Forcade et de Rainer Hudemann, 
universités Paris‑Sorbonne et de la Sarre, 2016 (Berlin, Metropol, à paraître).
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la première synthèse publiée en 2014 4. Rainer Möhler et Armin Nolzen s’y sont 
joints pour cette publication. Les premières versions ont été discutées lors du 
colloque international final à Sarrebruck en septembre 2015. Le groupe a reçu 
tout au long de ses recherches le soutien précieux de son Conseil scientifique 
composé par Dominique Barjot (Université Paris-Sorbonne), Marcel Boldorf 
(Université Lyon II), François Cochet (Université de Lorraine – Université 
Paul Verlaine Metz), Philippe Nivet (Université Jules Verne de Picardie), 
Sönke Neitzel (London School of Economics, ensuite Université de Potsdam), 
François Roth (Université de Lorraine – Université de Nancy) et de Julia Torrie 
(St. Thomas University, Canada). Ce livre est dédié à la mémoire de François 
Roth qui a très activement contribué aux discussions jusque très peu de temps 
avant son décès en 2016.

Le groupe de recherche a étudié l’histoire régionale et nationale de cette 
migration forcée dans une logique comparative et transnationale. Il traite 
les différentes phases, aspects et zones géographiques des évacuations : plans 
établis en amont, déroulement pratique des opérations, réinstallation et séjour 
des évacués dans les régions d’accueil, retour dans une patrie frappée par la 
dévastation et le pillage, mémoire de l’évacuation après 1945. Le travail permet 
ainsi de préciser à la fois le déroulement et les conséquences économiques, sociales 
et sociétales des évacuations dans les diverses régions concernées. L’approche 
comparative de cet épisode de la seconde guerre mondiale met en évidence 
les caractéristiques des deux régimes politiques – dictature nazie/ démocratie 
républicaine – à travers l’analyse des politiques publiques, du fonctionnement 
des acteurs administratifs, du rapport des États aux individus.

LES ÉVACUATIONS DANS LE TEMPS ET DANS L’ESPACE

Par évacuation, nous entendons un mouvement de population censé être 
temporaire, qui est ordonné, encouragé et/ou organisé par des autorités 
militaires ou civiles pour éloigner des personnes civiles (les seuls femmes et 
enfants, la seule main-d’œuvre qualifiée…) et, le cas échéant, des biens, d’un 
territoire menacé par des opérations de guerre. L’évacuation peut être considérée 
comme une forme de migration forcée, la contrainte résidant dans l’imposition 
administrative aussi bien que dans le danger immédiat pour la vie des déplacés 
elle-même. Il s’agit donc d’une mesure à la fois coercitive et protectrice. Cette 
double nature des évacuations, entre exigence et assistance, rend leur étude 

4 Fabian Lemmes, Johannes Großmann, Nicholas Williams, Olivier Forcade et Rainer 
Hudemann (dir.), Evakuierungen im Europa der Weltkriege – Les Évacuations dans l’Europe des 
guerres mondiales – Evacuations in World War Europe, Berlin, Metropol‑Verlag, 2014.
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particulièrement révélatrice puisqu’elle permet de mettre en relief la manière 
dont un système politico-administratif traite la population civile en temps de 
guerre, ses marges de manœuvre, sa capacité de mobilisation et d’organisation 
ainsi que la portée et les limites de son contrôle sur la population 5.

1939 n’est pas le début de l’histoire des évacuations civiles en Europe. 
1939-1940 s’écrit comme une trace de l’histoire de 1914-1918, qui entrevoit 
les premières évacuations, sur fond de déplacement de populations dans les 
espaces ouest- et est-européens 6. Avant de jouer des analogies entre 1914-1918 
et 1939-1940, les caractères généraux de ces déplacements sont connus : 
déplacements massifs de populations civiles non combattantes au moment des 
invasions, aussi bien sur la frontière ouest que sur celle à l’est, soit 2 millions 
de Français, de Belges et de Luxembourgeois fuyant devant l’entrée allemande 
sur leurs territoires nationaux en août 1914 ; 5,5 millions de Russes et de 
populations balkaniques refluant devant l’agression allemande et austro-
hongroise à l’été 1914 7. Encore sont-ce des déplacements spontanés, urbains et 
ruraux, à l’entrée en guerre, face à l’invasion étrangère.

Les cas de Nancy, fin août et jusqu’au 8 septembre, ou de Paris, dans la dernière 
décade d’août avec 800 000 départs, racontent des repliements spontanés, 
nullement projetés ou pris en charge par les pouvoirs publics. Puis, au cours de 
la guerre, apparaissent des évacuations fondées sur des logiques opérationnelles 
militaires, d’abord urbaines, mais pas seulement, consistant à provoquer un 
déplacement pour protéger les civils. L’évacuation de Verdun et de Bar-le-Duc 
en février-mars 1916 répond d’abord à des contraintes opérationnelles, face 
aux opérations et à la puissance destructrice des bombardements de guerre. 
En janvier 1918, les deux tiers de la population de Nancy, soit 30 000 personnes, 
sont évacués en un mois, face à la crainte d’une offensive allemande, et ce, en 
dépit de l’opposition du préfet Léon Mirman aux instructions du gouvernement. 

5 Voir Johannes Großmann, Fabian Lemmes, « Evakuierungen im Zeitalter der Welktkriege. Stand 
der Forschung, Konzepte und Perspektiven », dans F. Lemmes et al., Evakuierungen im Europa 
der Weltkriege, op. cit, p. 11‑34. Les difficultés que les terminologies diffuses décrites au début de 
cet article posent à la traduction des articles ont été notables. Les stratégies de dissimulation du 
côté allemand ainsi que les perspectives militaires, administratives et civiles très divergentes des 
acteurs concourraient pour empêcher l’éclosion d’une terminologie administrative non seulement 
précise, mais utilisée de manière générale d’un côté comme de l’autre. La terminologie est ainsi 
un reflet direct de la multitude d’implications des « évacuations ». Nous avons donc dû opérer des 
choix dans la terminologie.

6 Jean‑Pierre Bardet et Jacques Dupâquier (dir.), Histoire des populations de l’Europe, t. III, 
Les Temps incertains, 1914-1998, Paris, Fayard, 1999, p. 115 sq.

7 Philippe Nivet, Les Réfugiés français de la Grande Guerre. Les « Boches du Nord », 1914-1920, 
Paris, Economica, 2004, p. 17‑23 ; Olivier Forcade, Stéphane Audoin‑Rouzeau, « La société, la 
guerre, la paix : nouveaux objets, nouvelles problématiques », Histoire, économie et société, 
2/2004, p. 165‑172 ; Olivier Forcade, Philippe Nivet (dir.), Les Réfugiés en Europe du xvie siècle au 
xxe siècle, Paris, Nouveau Monde éditions, 2008.
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Il en est de même à Bar-le-Duc au printemps 1918. Ce n’est pas la dernière fois 
que des divergences de conception et d’exécution des évacuations, au demeurant 
vite réglées, entre les élus, les pouvoirs publics et l’autorité militaire surviennent. 
À vrai dire, celles-ci sont consubstantielles aux évacuations par les différents 
régimes durant la guerre. L’ingénierie militaire des évacuations de population 
non combattantes et des activités humaines est une innovation de 1914-1918 
qui se donne d’abord à voir côté français, dans une mesure moindre aussi côté 
allemand 8. Il y a bien une jurisprudence sur le front occidental de la Grande 
Guerre. Celle-ci a dessiné une pratique militaire de l’évacuation, mais qui n’est 
pas constituée en un savoir-faire ou en une ingénierie humanitaire en 1918.

Précisément, l’ingénierie humanitaire se met en marche dans la Grande Guerre. 
Les évacuations sont alors des « sauvetages » qui répondent à des intérêts militaires 
et diplomatiques, sinon idéologiques, souvent circonstanciels. L’évacuation 
de 4 092 Arméniens du Musa Dagh (mont Moïse) sur la côte syrienne 
septentrionale est conduite entre le 5 et le 15 septembre 1915 par la 3e escadre 
française de Méditerranée du vice-amiral Dartige du Fournet. Ils sont accueillis 
par les autorités britanniques à Port-Saïd et au Caire en Égypte. Ainsi en va-t-il 
de l’évacuation des décombres des armées russes blanches d’Anton Dénikine et 
du baron Piotr Wrangel de l’automne 1919 à mars 1920, depuis Novorossiisk 
et Odessa sur la mer Noire jusqu’à la presqu’île de Gallipoli, sur des navires 
russes et britanniques, avant d’être pris en charge par les alliés britanniques et 
français, notamment par le Corps d’occupation de Constantinople 9. D’Odessa 
les 10 et 11 novembre 1919, 146 000 individus civils et militaires furent évacués 
au sens propre par l’état-major de Wrangel 10. Ils partirent ensuite vers l’Europe, 
sans l’espoir d’un retour contre-révolutionnaire, à l’heure de la mise en place 
d’un cordon sanitaire allié contre la révolution soviétique en 1919-1920. 
Pourtant, ces évacuations devaient rester sans lendemain dans les années 1920 

8 Voir Volker Prott, « A Testing Ground for Ethno‑political Population Politics. Alsace‑Lorraine from 
the First World War to the Versailles Treaty », dans F. Lemmes et al., Evakuierungen im Europa 
der Weltkriege, op. cit., p. 56‑67 ; Alex Dowdall, « Civilians in the Combat Zone. Allied and German 
Evacuation Policies at the Western Front, 1914‑1918 », First World War Studies, vol. 6, n° 3, 2015, 
http://dx.doi.org/10.1080/19475020.2015.1098558.

9 Olivier Forcade, « Interpositions françaises dans le cadre des traités de paix de Hongrie, Haute‑
Silésie et Turquie de 1918 à 1923 », dans Serge Bernier (dir.), Maintien de la paix de 1815 à nos 
jours, Actes du colloque international de la Commission internationale d’histoire militaire tenus 
du 17 au 22 août 1995 à Québec (Canada), Québec, 1996, p. 164‑175.

10 Georges Kévorkian, La Flotte française au secours des Arméniens, 1909-1915, Rennes, Marines éd., 
2008 ; Alexandre Sumpf, La Grande Guerre oubliée, Paris, Perrin, 2017 (1re éd. 2014), p. 441‑442 ; 
Alexandre Jevakhoff, La Guerre civile russe 1917-1922, Paris, Perrin, 2017, p. 615‑628 ; Jean‑
Jacques Marie, La Guerre des Russes blancs 1917-1920, Paris, Tallandier, 2017, p. 401‑404. Les 
trente‑trois navires russes partirent pour la base française de Bizerte, avant d’être restitués à 
l’URSS avec leurs équipages en 1925.

http://dx.doi.org/10.1080/19475020.2015.1098558
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et 1930, comme si leur mémoire au plan opérationnel s’était perdue, sauf sans 
doute pour la Royal Navy et la Marine nationale française.

La nouvelle Société des Nations cherche désormais à régler si possible les 
litiges sans évacuation massive de populations civiles, bien au contraire, ainsi 
que l’illustre le cas de l’intervention franco-anglo-italienne en Haute-Silésie 
entre 1920 et 1922 11. Cette dimension humanitaire, du moins à portée 
humanitaire, se fixe précisément dans le temps de sortie de la Grande Guerre, 
jusqu’au milieu des années 1920 12. Face aux crises internationales qui montent 
à partir de 1935-1936, ce sont en réalité les États européens qui la redécouvrent 
en appliquant les expériences du passé à l’évacuation éventuelle de leurs propres 
nationaux. Si les Français commencent à produire des instructions à compter 
de 1935 à partir de discussions amorcées dès les années 1920, les Allemands les 
rédigent plus tardivement, à partir de 1938, afin de réfléchir aux dispositions 
pratiques à prendre en cas de conflit pour traiter les régions et les populations à 
évacuer. Là résident les origines directes des évacuations de 1939 13.

Antécédences remontant à la Grande Guerre, mais également autres expériences 
contemporaines dans l’espace européen interagissent avec nos évacuations. 
Trois exemples se donnent à voir dans l’espace européen en 1938-1939, à savoir 
les cas espagnol, polonais puis français à la frontière franco-italienne en 1940. 
Entrevue notamment dans la thèse de Nicholas Williams, le déplacement 
des républicains espagnols présente une intéressante jurisprudence pour les 
autorités militaires françaises. Le transfert et le sauvetage des combattants et 
civils républicains espagnols lors de la Retirada, en 1938-1939, qui n’est pas 
une évacuation stricto sensu, a tout de l’odyssée humanitaire. C’est davantage 
l’accueil que la mise en œuvre de cette fuite de masse sans grand espoir de 
retour qu’opèrent les pouvoirs publics français en les installant dans des 
camps de transit qui se révèlent également être étroitement surveillés, dans 
les départements pyrénéens français, du Tarn aux Pyrénées-Orientales 14. Aide 
sanitaire et alimentaire, dispositions publiques qui mettent l’armée puis les 

11 Rémy Porte, Haute-Silésie 1920-1922, laboratoire des « leçons oubliées » de l’armée française et 
perceptions nationales, Paris, Riveneuve éd., 2009, 436 p.

12 Olivier Forcade, « Les missions humanitaires et d’interposition devant l’histoire », The Tocqueville 
Review, vol. XVII, n° 1, 1996, p. 39‑52 et Bruno Cabanes, The Great War and the Origins of 
Humanitarianism, 1918-1924, New York, Cambridge University Press, 2014.

13 Voir une typologie des évacuations proposée dans F. Lemmes et al., Evakuierungen im Zeitalter 
der Welktkriege, op. cit.

14 Nicholas Williams, An ‘evil year in exile’?, op. cit., p. 349 ; Geneviève Dreyfus‑Armand, L’Exil des 
républicains espagnols en France. De la guerre civile à la mort de Franco, Paris, Albin Michel, 1999, 
notamment p. 125 sq. ; Sharif Gemie, Fiona Reid et Laure Humbert, Outcast Europe. Refugees 
and Relief Workers in an Era of Total War 1936-48, London, Continuum, 2012 ; Denis Peschanski, 
La France des camps. L’internement, 1938-1946, Paris, Gallimard, 2002 ; Jean‑Noël Luc et Arnaud‑
Dominique Houte (dir.), Les Gendarmeries dans le monde, de la Révolution française à nos jours, 
Paris, PUPS, 2016.
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gendarmes en première ligne, voilà bien l’adaptation à une situation d’urgence 
qui tient d’abord à l’ampleur des exilés qui foulent le sol français. Très vite, 
la mise au travail d’une main-d’œuvre volontaire, apte à l’effort, répond aux 
enjeux d’une situation nationale de marche vers la guerre. Comment ne pas voir 
dans ces républicains espagnols des frères qui s’apprêtent à continuer, demain, 
la lutte contre leur adversaire de la veille ? Au fond, l’entrée en guerre éloigne, 
en France, le souvenir de l’accueil difficile devant la montée de périls autrement 
graves. Nul doute que les autorités militaires ont appris de la situation, sans que 
la trace d’une quelconque inflexion des instructions qu’elles ont déjà prises pour 
l’appliquer à leurs propres nationaux, ne se retrouve explicitement en 1939 15.

Le cas polonais présente un autre intérêt, d’abord parce que la Pologne n’a pas 
la mémoire d’évacuations de ses propres nationaux en 1914-1918. La Pologne 
n’est recréée comme État qu’en 1918. Par conséquent, seuls les déplacements 
de population à la lumière du tracé des nouvelles frontières en 1918-1921, 
dans des territoires ayant appartenu à la Russie, l’Autriche ou l’Allemagne 
peuvent constituer un cadre de comparaison. Il faut pourtant se rappeler que le 
Comité d’études qui siégea de 1917 à 1919 n’avait pas placé ces considérations 
au rang de ses priorités 16. Les nouvelles autorités polonaises vont opter pour 
l’idée du retrait, à savoir la protection des fonctionnaires et des cadres dont 
le seul déplacement est projeté. Mais nulle trace, dans les projets de « retrait » 
tardivement mis en œuvre en 1939, de l’évacuation de quelque population 
civile face à une invasion étrangère. Les évacuations répondirent à l’agression 
étrangère et à l’avancée des troupes allemandes, avant que l’entrée russe en 
territoire polonais ne désorganise un déplacement désormais interdit à l’est du 
pays. L’étau germano-soviétique se refermait, donnant un caractère tragique 
à la situation des populations civiles polonaises. Il ne semble pas qu’il y ait eu 
d’échanges particuliers entre les Polonais et leurs alliés français et anglais sur 
l’enjeu du déplacement et de la protection des populations civiles. Sans doute les 
autorités militaires des trois pays n’intégraient-elles pas au rang de leurs priorités 
stratégiques une coopération en matière d’évacuation de leurs ressortissants 17. 
Cette observation renforcerait-elle l’idée que les évacuations puisent d’abord 
aux adaptations nationales ? Les belligérants apprendraient-ils peu les uns 

15 Voir Célia Keren, L’Évacuation et l’accueil des enfants espagnols en France. Cartographie d’une 
mobilisation transnationale (1936-1940), thèse de doctorat de l’EHESS sous la dir. de Laura 
Lee Downs, 2014.

16 Olivier Lowczyk, La Fabrique de la paix. Du Comité d’études à la Conférence de la paix, l’élaboration 
par la France des traités de la première guerre mondiale, Paris, Economica/Institut de stratégie 
comparée, coll. « Bibliothèque stratégique », 2010.

17 Simon Catros, Les États-majors généraux (Terre, Marine, Air, Colonies) et la prise de décision 
de politique étrangère 1935-1939, thèse de doctorat sous la dir. d’Olivier Forcade, Université 
Paris‑Sorbonne, 2015, p. 650 sq. Voir également Pawel Sekowski, ci‑dessous.
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des autres ? Ce n’est pourtant vrai qu’en partie comme le montrent plusieurs 
exemples, les expériences françaises de 1939-1940 suscitant précisément un 
intérêt particulier à l’étranger, notamment chez les autorités suisses, qui en 
tirent des conclusions pour leurs propres plans d’évacuation 18, mais aussi au 
Royaume-Uni 19.

Le dernier cas de figure est l’évacuation française des nationaux sur la frontière 
franco-italienne, avant et pendant l’occupation italienne en France de 1940 
à 1943 examinée par Diane Grillère-Lacroix 20. Celle-ci se joue d’abord en 
décalage avec celles de l’automne 1939, et bénéficie donc de l’expérience jouée 
quelques mois plus tôt. Indéniablement, la seconde évacuation emprunte la 
méthode des premières. Son ampleur est certes moindre et le déplacement des 
groupes communautaires les entraîne moins loin, facilitant le défi logistique, 
le coût et l’installation prise en charge par l’autorité préfectorale. L’expérience 
des pouvoirs publics français joue, sans conteste, même si dans l’intervalle est 
survenu l’exode de mai-juin 1940 qui remet en question l’idée d’une efficacité 
possible de la prise en charge de flots de déplacés et de réfugiés. Pourtant, cette 
évacuation circonscrite dans le temps et l’espace confirme, paradoxalement 
dans un temps de catastrophe nationale, le savoir-faire rapidement acquis par 
les pouvoirs publics français et le Service central aux réfugiés qui s’est mis en 
place. L’échelle de l’évacuation, la rapidité d’opérations militaires suspendues 
par l’armistice franco-italien et la volonté italienne d’annexer certains territoires 
français clarifient, d’une certaine manière, très vite, la situation promise aux 
évacués français. Menton en donne un bon exemple. Le retour se joua par 
étapes, à partir de l’armistice italien de septembre 1943, quand il apparut que 
les Allemands reviendraient sur le projet italien d’annexer la ville, qui avait 
suspendu le retour des Mentonnais. Après 1943, cette nouvelle occupation 
allemande n’en allait pas être moins dure aux populations.

Entre 1914 et 1939, l’histoire des évacuations s’écrit bien au croisement de 
celle des déplacements contraints ou spontanés des populations civiles en temps 
de guerre, dans la progressive émergence de l’humanitaire et de l’État social 
plutôt d’ailleurs que de l’État providence. Les États commencent d’agir dans les 
domaines sanitaires, pour enrayer la diffusion des épidémies qui emportent des 
populations vulnérables et exposées aux misères de la guerre, et alimentaires afin 
de répondre aux défis de la survie de leurs compatriotes face à la malnutrition, 

18 Georg Kreis, « Unreliable Patriots? The Evacuation Issue in Switzerland in the Spring of 1940 », 
dans F. Lemmes et al., Evakuierungen im Europa der Weltkriege, op. cit., p. 125‑140.

19 Paul Vaucher, « Evacuation in France », dans Richard Padley et Margaret Cole (dir.), Evacuation 
Survey. A Report to the Fabian Society, London, Routledge, 1940, p. 288‑292.

20 Diane Grillère‑Lacroix, L’Occupation italienne en France 1940-1943, thèse de doctorat sous 
la dir. de Georges‑Henri Soutou, Université Paris‑Sorbonne, 2012, p. 357 sq. et voir son étude 
ci‑dessous.
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aux maladies de carence et aux famines. La sortie de guerre après 1918 est 
particulièrement riche d’expériences douloureuses à ce point de vue, avant 
que l’État totalitaire ne joue, en Europe, de l’arme de la faim pour orchestrer 
une ingénierie sociale des déplacements de population et de la recomposition 
nationale : parente, cette histoire est pourtant une autre histoire.

LES ÉVACUATIONS ET L’ESPACE FRONTALIER FRANCO-ALLEMAND

Les chocs des guerres de 1870-1871, de 1914-1918 et de 1939-1945, 
les horreurs des combats, les souffrances sous les obus, les occupations, les 
victoires ou défaites, les humiliations et l’empreinte politique qu’elles laissèrent 
durablement, s’inscrivirent profondément dans les mémoires et dans les 
relations entre les deux pays. Pourtant, les espaces de destruction devinrent 
également lieux de multiples interactions, transferts, superpositions entre 
cultures différentes. Celles-ci pouvaient découler – en contradiction seulement 
apparente – directement ou indirectement des conflits, ou refléter des héritages 
communs beaucoup plus anciens.

Dans une perspective à long terme, les évacuations représentent et symbolisent 
également ces ruptures. La communication y sembla réduite à zéro, même si 
l’idée des ruptures de communication doit être nuancée 21. Rétrospectivement 
les interactions transfrontalières et transnationales apparaissent de plus en plus 
clairement, et, en ce début de xxie siècle, elles commencent à entrer dans la 
mémoire collective – pour emprunter le terme de Maurice Halbwachs.

Retraçons quelques éléments de ces contextes, contradictoires de fait ou 
en apparence, dans lesquelles s’inscrivent les évacuations frontalières et qui 
furent à l’époque omniprésents pour les populations concernées. Si, en 1939, 
des systèmes d’évacuation furent opérationnels, c’est que les deux guerres 
précédentes en avaient démontré l’importance. Les évacuations s’étaient 
profondément inscrites dans la mémoire de ces populations – mais cela 
précisément aussi parce qu’en 1914, et encore plus en 1870, les préparatifs 
avaient été inexistants ou insuffisants, d’où le chaos qui en avait résulté 22. 
La distinction entre évacués et réfugiés fut encore moins évidente. En 1914-
1918, la situation fut d’autant plus compliquée en Alsace-Lorraine que 
l’avancée des troupes respectives atteignit souvent la population d’origine 
française qui y vivait depuis 1871 sous domination allemande. Selon les 
aléas des situations militaires, les autochtones pouvaient être considérés 
comme compatriotes à sauver ou au contraire comme « boches », d’autant 

21 Voir la contribution de Maude Williams, ci‑dessous.
22 Voir la description par François Roth, La Guerre de 1870, Paris, Fayard, 1990, rééd. 2011.
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plus s’ils parlaient mal ou pas le français – on retrouvera ce problème sous 
des formes multiples en 1939-1940. Dans des situations souvent encore plus 
dramatiques, ces scénarios se répétèrent pendant les batailles meurtrières 
des Vosges à l’hiver 1944-1945 quand certains soldats de la Première Armée 
française ou les troupes américaines n’avaient de la culture des provinces de 
l’Est qu’une idée superficielle – ou aucune. Nombre de « boches » internés, 
voire malmenés ou tués étaient en réalité de braves citoyens français ou des 
« malgré-nous », incorporés de force dans la Wehrmacht 23.

L’établissement du Reichsland Elsass-Lothringen en 1871 fut et reste perçu 
en France comme une annexion 24. La « ligne bleue des Vosges » à reconquérir 
constitua pour le demi-siècle suivant un leitmotiv de la politique française 
jusque dans la création des sociétés de gymnastique, à l’origine de certaines des 
ligues extrémistes comme la Ligue des Patriotes pendant l’entre-deux-guerres. 
Ce ne fut qu’après 1871 que s’enracina profondément la construction politique 
et mémorielle d’une Erbfeindschaft, une inimitié héréditaire supposée entre les 
deux peuples 25. Bien que l’enthousiasme des jeunes soldats en 1914 ait été 
nettement moins important que la propagande ne le laisse croire – certaines 
photos en ont ancré l’image dans la mémoire collective –, cette prétendue 
Erbfeindschaft contribua efficacement à la férocité des combats dans les régions 
frontalières dès les premiers jours de la guerre.

Le terme d’annexion peut pourtant paraître problématique. En droit 
international, il est inadéquat, car ce fut une cession par un traité après une 
guerre perdue – la paix de Francfort fut l’une des dernières conclues encore 
selon les convenances des guerres antérieures. Mais surtout, la sémantique 
d’annexion transforme a posteriori la population de ces deux régions en sujets 
passifs de la domination allemande et dissimule autant son œuvre importante 

23 Claire Miot, Sortir l’armée des ombres. Soldats de l’Empire, combattants de la Libération, armée 
de la Nation : la Première Armée française, du débarquement en Provence à la capitulation 
allemande (1944-1945), thèse de doctorat en histoire sous la dir. d’Olivier Wievorka, École 
normale supérieure de Cachan, 2016, p. 519‑576 ; Alfred Wahl (dir.), 1942 – L’incorporation de 
force, Strasbourg, La Nuée bleue, 1992.

24 François Roth, La Lorraine annexée (1871-1918), Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1976, 
2e éd., Metz, Serpenoise, 2007, reste l’analyse la plus vaste ; pour la terminologie, voir p. 33 sq. 
Le nouveau musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion, situé sur le champ de la bataille de 
Gravelotte, reprend le terme (http://www.mosellepassion.fr/index.php/les‑sites‑moselle‑
passion/musee‑de‑la‑guerre‑de‑1870). Les nombreuses publications notamment de F. Roth, 
A. Wahl, F. Igersheim et B. Vogler, ainsi que la Revue de l’Est, facilitent l’accès à l’historiographie 
très riche sur la région qui ne peut être citée ici in extenso. Voir, entre autres, Alfred Wahl, 
Une nouvelle histoire de l’Alsace contemporaine, Pontarlier, Éditions du Belvédère, 2015 ; François 
Roth, Alsace-Lorraine [sic]. Histoire d’un « pays perdu ». De 1870 à nos jours, Nancy, Éd. Place 
Stanislas, 2010 ; Bernard Vogler (dir.), Nouvelle histoire de l’Alsace, Toulouse, Privat, 2003 ; id., 
Geschichte des Elsass, Stuttgart, Kohlhammer, 2012 (paru uniquement en allemand) ; François 
Igersheim, L’Alsace politique 1870-1914, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2016.

25 Michael Jeismann, Das Vaterland der Feinde. Studien zum nationalen Feindbegriff und 
Selbstverständnis in Deutschland und Frankreich 1792-1918, Stuttgart, Klett‑Cotta, 1992.

http://www.mosellepassion.fr/index.php/les-sites-moselle-passion/musee-de-la-guerre-de-1870
http://www.mosellepassion.fr/index.php/les-sites-moselle-passion/musee-de-la-guerre-de-1870
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que l’interaction intense qui s’y développa en dépit des multiples souffrances. 
Une autre catégorie de déplacements fut celle des Alsaciens et des Lorrains qui, 
en 1871-1872, avaient opté pour la France ou pour l’émigration notamment 
en Algérie 26. Pour comprendre l’attachement de certains « Pieds noirs », 
notamment ceux issus de l’émigation alsacienne, pendant la décolonisation 
après 1945-1958 à leur terre d’élection pourtant relativement récente, les 
conflits franco-allemands ne sont pas couramment évoqués, mais essentiels.

Le retour de l’Alsace-Moselle à la France en 1918-1920 enracina cette 
perception, proclamant une rupture totale avec le demi-siècle précédent. 
Celle-ci restait un mythe – mais un mythe indispensable à la réintégration des 
« provinces perdues » dans la France républicaine. Les problèmes rencontrés 
par les évacués et, peu après, par les réfugiés et expulsés surgirent donc sur un 
fond contemporain et précis, comme l’illustre encore une actualité récente. 
En 2011-2012, le Conseil constitutionnel devait statuer sur l’obligation pour 
les artisans d’adhérer aux chambres des corporations (Innungskammern) selon 
la loi allemande de 1900, toujours valable en Alsace-Moselle 27. Le Conseil 
constitutionnel déclara déchue non pas ces chambres, mais l’obligation 
d’adhésion, car les chambres des métiers de tradition française en remplissent 
la plupart des fonctions. Un tollé public y répondit, brandissant le danger 
du déclin économique de toute la région. Dans son argumentaire à tonalité 
générale, le Conseil constata que l’on ne savait pas très bien dans quelle mesure 
le droit allemand, dénommé droit local depuis 1919, mais souvent non traduit 
en français, était encore en vigueur un siècle après ou remplacé depuis par 
des lois françaises. En réponse, en 2013, un décret de la ministre de la Justice 
Christiane Taubira lista 47 ordonnances et lois de l’époque allemande encore 
entièrement ou partiellement en vigueur. Dans l’incertitude, on entérina par 
défaut une traduction informelle par l’Institut de droit local de Strasbourg 
datant de 1925, tout en précisant : « Cette traduction officielle ne correspond 
donc pas nécessairement à l’état des textes qui est aujourd’hui en vigueur 28. » 
Entre-temps, la seconde guerre mondiale et l’occupation avaient ajouté 
de multiples problèmes nouveaux et souvent tout aussi inextricables. Leur 

26 Alfred Wahl, L’Option et l’émigration des Alsaciens-Lorrains (1871-1872), Paris, Ophrys, 1974. 
Ainsi, les Presses universitaires de France eurent pour origine la librairie Even à Metz.

27 www.conseil‑constitutionnel.fr/conseil‑constitutionnel/francais/les‑decisions/acces‑
par‑date/decisions‑depuis‑1959/2011/2011‑157‑qpc/decision‑n‑2011‑157‑qpc‑du‑5‑
aout‑2011.99424.html (consulté le 10 mars 2017) ; https://www.conseil‑constitutionnel.fr/
decision/2012/2012285QPC.htm (consulté le 15 août 2023).

28 Décret n° 2013‑395 du 14 mai 2013 portant publication de la traduction de lois et règlements 
locaux maintenus en vigueur par les lois du 1er juin 1924 dans les départements du Bas‑Rhin, du 
Haut‑Rhin et de la Moselle : www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027
408504&categorieLien=id (consulté le 12 mars 2017).

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-157-qpc/decision-n-2011-157-qpc-du-5-aout-2011.99424.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-157-qpc/decision-n-2011-157-qpc-du-5-aout-2011.99424.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-157-qpc/decision-n-2011-157-qpc-du-5-aout-2011.99424.html
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2012/2012285QPC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2012/2012285QPC.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027408504&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027408504&categorieLien=id
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extension jusque dans le champ scientifique est illustrée par l’exemple de la 
Reichsuniversität Straßburg évacuée à Clermont-Ferrand.

L’impact des conflits sur l’extrême complexité des relations entre les populations 
de la France de l’Est et leur nation constitue l’un des fils directeurs de ce livre. 
Le problème répondait à certaines situations particulières du côté allemand. 
La Sarre actuelle avait fait partie du département de la Sarre – beaucoup plus 
vaste – de la France napoléonienne, ainsi que de la Province rhénane de la 
Prusse depuis 1814-1815. Lors du traité de Versailles, elle fut constituée pour la 
première fois comme une entité politique propre et internationalisée sous le nom 
de « Saargebiet », « territoire de la Sarre », supervisée par la Société des Nations. 
La France disposait dans ce régime d’une place prépondérante, renforcée par la 
propriété des mines et de l’industrie métallurgique qui lui avaient été cédées – un 
compromis entre les exigences françaises à Versailles tendant vers une annexion 
partielle pure et simple et son refus par les autres grandes puissances. Dans 
les entreprises par exemple, le refus par les patrons français de la cogestion, 
développée en Allemagne depuis la fin du xixe siècle dans la sécurité sociale et 
installée juridiquement pour les entreprises par la république de Weimar en 
1920, entraîna de multiples conflits qui, en conséquence, furent vécus moins 
comme des confrontations entre patronat et ouvriers – tels qu’ils l’étaient dans 
le Reich – que comme des conflits franco-allemands 29. La présidence française 
de la Commission internationale de gouvernement procéda, notamment au 
début, de manière particulièrement autoritaire. Ces conflits compromettaient 
les chances de mettre en valeur cette première tentative d’internationalisation en 
Europe pour construire et enraciner une culture à empreinte transnationale. Les 
clivages contribuèrent à préparer les bases pour la victoire, lors du référendum 
prévu par le traité de Versailles pour 1935, des forces politiques nationales 
et nationalistes, fortement soutenues notamment par l’évêque de Trèves qui 
partageait avec celui de Spire la compétence pour ce territoire. En conséquence, 
la Sarre retourna à l’Allemagne, pourtant national-socialiste depuis 1933, alors 
que le nazisme y avait eu des bases quasiment négligeables en 1933-1934. 
Néanmoins, les Sarrois évacués à l’intérieur de l’Allemagne en 1939 y furent 
souvent considérés comme des quasi-Français (« Saar-Franzosen »), à l’instar de 
certains évacués alsaciens et lorrains vus dans la France de l’intérieur comme des 
« boches ». Tom Fehrmann, Léa Dumas et André Savoye dessinent ici la grande 
variété des situations dans les deux pays.

Dans les villes, ces interconnexions entre les deux pays dans les régions 
frontalières furent et restent non seulement les plus faciles à découvrir, mais 
aussi les plus spectaculaires dans leur évolution récente. Dans le Pays de Bade, 

29 Ludwig Linsmayer, Politische Kultur im Saargebiet 1920-1932, St. Ingbert, Röhrig, 1992.
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constitué en grand-duché par Napoléon, les influences françaises sont célèbres 
sur les châteaux de Versailles, de Bruchsal et de Rastatt, ou dans la structure 
du plan de la ville de Karlsruhe 30. En Alsace et en Lorraine se superposèrent 
des influences françaises et allemandes non seulement bien antérieures à la 
constitution des deux nations, mais notamment nées de contextes conflictuels, 
surtout entre 1871 et 1918. Les principes parisiens du baron Haussmann 
pour les grandes artères orientées selon des bâtiments représentant l’art, le 
pouvoir politique, les sciences et les techniques furent introduits dans les villes 
alsaciennes, et notamment à Strasbourg, en grande partie seulement sous la 
domination allemande. Vers la fin du xixe siècle, la population autochtone 
choisit un autre modèle – germano-autrichien – pour combattre ce style ressenti 
comme trop monumental : l’urbanisme artistique, ou esthétique, associant les 
techniques les plus modernes et un retour à des formes plus humaines même 
si l’on ne revenait pas vraiment aux villes du Moyen Âge 31. Le tracé des rues de 
Strasbourg, de la gare aux institutions européennes, reflète ces superpositions. 
Parmi les villes moyennes, Sélestat, Mulhouse, Hagenau, Sarreguemines, 
Thionville ou Belfort – dont la plupart furent évacuées – témoignent à ce jour 
de ces enchevêtrements franco-allemands. Depuis les destructions de la guerre 
en Allemagne, Metz est la seule ville à conserver autour de la gare encore un 
quartier entièrement construit selon ces règles artistiques.

Dans les régions partiellement évacuées en 1939 subsistent des milliers d’objets 
concrets représentant une « mémoire transfrontalière » dont le grand public 
prend de plus en plus conscience 32. Alors que cette architecture restait encore 
taboue dans les années 1980-1990, un tournant se dessina à Strasbourg en 1999 

30 Sur le plan culturel et social, voir également Alfred Wahl, Confession et comportement dans les 
campagnes d’Alsace et de Bade, Strasbourg, Éd. Coprur, 1980.

31 Voir, cf. entre autres, les publications de groupes de recherche à Sarrebruck, partiellement en 
coopération avec Alfred Wahl à Metz, François Roth à Nancy et Jean‑Paul Lehners à Luxembourg, 
dont Christoph Cornelißen, Stefan Fisch et Annette Maas, Grenzstadt Straßburg. Stadtplanung, 
kommunale Wohnungspolitik und Öffentlichkeit 1870-1940, St.  Ingbert, Röhrig,  1997 ; 
Rainer Hudemann et Rolf Wittenbrock (dir.), Stadtentwicklung im deutsch-französisch-
luxemburgischen Grenzraum (19. u. 20. Jh.). Développement urbain dans la région frontalière 
France-Allemagne-Luxembourg (xixe et xxe siècles), Sarrebruck, Kommission für Saarländische 
Landesgeschichte und Volksforschung, 1991, en ligne : http://digital.sulb.uni‑saarland.de/
viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:bsz:291‑sulbdigital‑228755 ; Rolf Wittenbrock, Bauordnungen 
als Instrumente der Stadtplanung im Reichsland Elsaß-Lothringen (1870-1918). Aspekte der 
Urbanisierung im deutsch-französischen Grenzraum, St. Ingbert, Röhrig, 1989 ; Peter Heil, Von 
der ländlichen Festungsstadt zur bürgerlichen Kleinstadt. Stadtumbau zwischen Deutschland 
und Frankreich. Landau, Haguenau, Sélestat und Belfort zwischen 1871 und 1930, Stuttgart, Franz 
Steiner Verlag, 1999.

32 Cette conception fut élaborée dans le contexte d’un projet trinational soutenu par Interreg II de 
l’Union européenne : Rainer Hudemann en collaboration avec Marcus Hahn, Gerhild Krebs et 
Johannes Großmann (dir.), Stätten grenzüberschreitender Erinnerung – Spuren der Vernetzung 
des Saar-Lor-Lux-Raumes im 19. und 20. Jahrhundert. Lieux de la mémoire transfrontalière – 
Traces et réseaux dans l’espace Sarre-Lor-Lux aux 19e et 20e siècles, Sarrebruck, 2002, 3e éd. 
2009, publié en ligne : http://www.memotransfront.uni‑saarland.de.

http://digital.sulb.uni-saarland.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:bsz:291-sulbdigital-228755
http://digital.sulb.uni-saarland.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:bsz:291-sulbdigital-228755
http://www.memotransfront.uni-saarland.de
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avec une première mise en valeur de cet héritage 33. Rupture consommée au 
niveau des responsables politiques : Metz décida, en 2006, et Strasbourg à son 
tour, en 2007, de demander le classement au Patrimoine mondial de l’Unesco 
de leur « Quartier allemand » (rebaptisé « Quartier impérial » pour l’occasion) 
à Metz et de la « Neustadt » à Strasbourg. Au cours des délibérations, tout 
le patrimoine depuis le Moyen Âge fut inclus dans la conception, présentée 
par la France à l’Unesco en 2014-2015. Metz constata : « […] c’est bien 
l’agencement de ces éléments dans l’espace urbain, le paysage qui en résulte 
et la continuité temporelle sous des appartenances nationales et des régimes 
politiques différents qui en constituent la singularité la plus remarquable 34 ». 
Et Strasbourg : « Les influences françaises et germaniques ont permis une 
composition spécifique […] une scène urbaine exceptionnelle représentative 
d’une culture de la ville proprement européenne, hautement significative en 
ce lieu d’affrontements passés et symbole aujourd’hui de la réconciliation 
franco-allemande 35 ». Une exposition à rayonnement beaucoup plus important 
a familiarisé le grand public avec cet héritage en 2013 36. Le 9 juillet 2017, 
l’Unesco a classé Patrimoine mondial la Neustadt de Strasbourg 37. Au moment 
de la mise sous presse de ce livre, la décision concernant Metz n’est pas encore 
connue. Mais indépendamment de celle-ci, une révolution s’est matérialisée 
dans la conscience de ces régions frontalières après un siècle.

La situation juridique et constitutionnelle actuelle que nous avons évoquée 
illustre ainsi l’évolution de la mémoire franco-allemande : le xxie siècle conduit 
lentement à intégrer aussi bien les pires confrontations que les performances 
communes faisant suite aux conflits et coopérations, dans un héritage que l’on 
assume de plus en plus dans sa totalité et sa complexité. En cela, l’évolution 
régionale rejoint les enseignements tirés depuis 1945 avec l’extraordinaire 
lancement de l’intégration européenne.

La tradition des conflits guerriers est bien entendu plus ancienne que 
le xixe siècle. Elle est l’un des nombreux éléments qui expliquent le décalage 
– diminuant, mais néanmoins encore fort – entre les idées reçues sur l’évolution 
du franco-allemand à travers les derniers siècles d’une part et les résultats de plus 
en plus approfondis et neufs de la recherche des quatre dernières décennies. 

33 Musées de Strasbourg/Rodolphe Ripetti (dir.), Strasbourg 1900 – naissance d’une capitale, 
Strasbourg, Musées de Strasbourg, 2000.

34 « Metz Royale et Impériale, enjeux de pouvoir, confrontations stylistiques et identité urbaine », 
demande adressée à l’Unesco le 14 avril 2014, http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5882/ 
(consulté le 11 février 2017).

35 « De la Grande‑Île à la Neustadt, une scène urbaine européenne », demande adressée à l’Unesco 
le 2 février 2015, http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5966 (consulté le 11 février 2017).

36 Interférences/Interferenzen. Architecture Allemagne-France  1800-2000, dir.  Musées de 
Strasbourg et Deutsches Architekturmuseum Frankfurt, Strasbourg, Musées de Strasbourg, 2013.

37 whc.unesco.org/fr/actualites/1691 (consulté le 12 juillet 2017).

http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5882/
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5966
http://whc.unesco.org/fr/actualites/1691
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L’image de la dévastation du Palatinat par les troupes de Louis XIV restait 
encore vive dans la mémoire collective de la région dans les années 1950 ; 
la ruine du château de Heidelberg, reconstruit seulement partiellement, en 
constitue un symbole universellement connu. Les incorporations de force dans 
l’armée napoléonienne perdurèrent par exemple dans les nouvelles de Johann 
Peter Hebel, élément incontournable du corpus littéraire allemand bien au-delà 
du Bildungsbürgertum, la bourgeoisie cultivée. L’occupation française de la 
rive gauche du Rhin après 1918, qui ne fut guère caractérisée par une attitude 
particulièrement amicale de la part des troupes, nourrissait des appréhensions 
quand une autre occupation française eut lieu en 1945. Mais en réalité, les 
années 1945-1949, loin d’avoir été une pure époque de revanche et d’exploitation 
françaises comme on les décrit encore parfois, furent marquées par l’importance 
des réalisations françaises dans cette zone du Sud-Ouest allemand, que ce soit 
dans le domaine de la culture en passant par la reconstruction de l’économie 
et des infrastructures démocratiques jusqu’à d’importantes réformes sociales 38. 
Au niveau international, le rapprochement se concrétisa, après la fondation de 
la République fédérale en 1949, dès l’annonce du plan du ministre des Affaires 
étrangères Robert Schuman 39, grand acteur de l’évacuation et de la protection 
de ses réfugiés en 1939/1940, pour la Communauté européenne du charbon 
et de l’acier (CECA) en 1950. Il conduisit rapidement à une interaction étroite 
aussi bien entre les deux gouvernements pour l’intégration européenne en 
marche que peu à peu entre les deux sociétés 40. Malgré l’échec en 1954 de la 
Communauté européenne de défense (CED) à la Chambre des députés de la 
France qui l’avait proposée, les gouvernements de Bonn et de Paris, coopérant 
étroitement avec les partenaires italiens et du Benelux, parvinrent à fonder la 
Communauté économique européenne en 1957. Le traité franco-allemand de 
l’Élysée, souvent considéré comme le début du rapprochement franco-allemand, 

38 Bilan introduisant à la recherche riche et à ces cheminements, Rainer Hudemann, « La France 
face à l’émergence de la République fédérale d’Allemagne. Réflexions méthodiques sur une 
politique à multiples volets », dans Michel Dumoulin, Jürgen Elvert et Sylvain Schirmann (dir.), 
Ces chers voisins. L’Allemagne, la Belgique et la France (xixe-xxe siècles), Stuttgart, Steiner, 2010, 
p. 45‑61. En détail, Institut historique allemand de Paris (dir.), Histoire franco-allemande, t. 10 : 
Corine Defrance et Ulrich Pfeil, Entre guerre froide et intégration européenne. Reconstruction et 
rapprochement 1945-1963, Villeneuve d’Asq, Presses du Septentrion, 2012. Pour la perspective 
longue, et concrétisant le concept d’histoire croisée auquel on reviendra, voir ibid., t. 11, Hélène 
Miard‑Delacroix, Le Défi européen de 1963 à nos jours, 2011.

39 François Roth, Robert Schuman. Du Lorrain des frontières au père de l’Europe, Paris, Fayard, 
2008 ; Raymond Poidevin, Robert Schuman homme d’État 1886-1963, Paris, Imprimerie nationale, 
1986. Voir également, ci‑dessous, Alexandre Rolland.

40 Bilans multi‑méthodologiques dans Hélène Miard‑Delacroix et Rainer Hudemann (dir.), 
Wandel und Integration. Deutsch-französische Annäherungen der fünfziger Jahre – Mutations 
et intégration. Les rapprochements franco-allemands dans les années cinquante, München, 
Oldenbourg, 2005.
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consacra en 1963 en réalité cet intense travail de coopération dont les bases 
concrètes émergèrent dès 1945 dans de multiples domaines.

La solution commune du problème de la Sarre avait été la dernière pierre 
fondamentale d’achoppement à surmonter en 1954-1955 ; un statut 
européen peu précis pour le territoire ayant été rejeté par la population lors 
d’un référendum, elle fut finalement intégrée dans la République fédérale 
en 1957-1959. Territoire occupé par la France en 1945, transformé en union 
économique et monétaire en 1947-1948 sous un statut semi-autonome à 
contours politiques flous, cette terre d’évacuation en 1939-1940 et 1944-1945 
évolua, en dépit de dissensions souvent virulentes, dès 1945 vers un terrain 
d’intenses coopérations concrètes sur les plans aussi bien culturel que politique 
et économique 41. En 2017, la Sarre reste toujours le Land allemand le plus 
profondément imprégné par ces interconnexions transfrontalières.

Les territoires touchés par les évacuations reflètent ainsi aussi bien 
l’imbrication des conflits et des initiatives prises pour les surmonter, que les 
structures de conservation et de modernisation qui font émerger leurs influences 
transnationales propres.

LA TRANSFORMATION DES ESPACES ET LES « ENTRÉES EN GUERRE » DE 1939-1940 – 

UNE CHRONO-TYPOLOGIE

L’histoire de la région frontalière franco-allemande et des évacuations de 1939-
1940 offre, à notre avis, un accès privilégié et particulièrement approprié à l’analyse 
des débuts de la seconde guerre mondiale en France et en Allemagne. S’il est vrai 
que les démarches politiques et militaires qui mènent à la guerre sont bien connues, 
nous en savons encore relativement peu sur le processus de transformation 
des sociétés de paix en sociétés de guerre. Nous proposons une lecture qui 
interprète le rapport entre « espace » et « population » à la fois comme un reflet 
et un catalyseur de ces « entrées en guerre » 42. Une telle analyse des espaces et des 
frontières matériels, sociaux et imaginés peut éclairer l’évolution des imaginaires 
identitaires, individuels et collectifs, déclenchée déjà bien avant 1939 par les 
préparatifs de guerre et accélérée par les expériences faites durant les premiers mois 

41 Accès à la recherche : Ludwig Linsmayer (dir.), Die Geburt des Saarlandes. Zur Dramaturgie 
eines Sonderweges, Saarbrücken, Landesarchiv, 2007 ; Rainer Hudemann et Armin Heinen, en 
collaboration avec Johannes Großmann et Marcus Hahn, Das Saarland zwischen Frankreich, 
Deutschland und Europa 1945-1957. Ein Quellen- und Arbeitsbuch, Saarbrücken, Kommission 
für Saarländische Landesgeschichte und Volksforschung, 2007. En ligne : http://nbn‑resolving.
de/urn:nbn:de:bsz:291‑sulbdigital‑275453.

42 Voir, au sujet de la première guerre mondiale, Jean‑Jacques Becker, « Entrées en guerre », 
dans Jean‑Jacques Becker et Stéphane Audoin‑Rouzeau (dir.), L’Encyclopédie de la Grande 
Guerre 1914-1918, Paris, Bayard, 2004, p. 193‑220. Jusqu’ici, il n’y a pas de discussion comparable 
au sujet de la seconde guerre mondiale.

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:291-sulbdigital-275453
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:291-sulbdigital-275453
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du conflit armé. Elle peut également contribuer à un renouvellement de l’histoire 
régionale qui, sous forme d’histoire « transrégionale » 43, essaie de comprendre les 
dynamiques entre les échelles locale, régionale, nationale et internationale au lieu 
de les dresser l’une contre l’autre 44.

Cette perspective spatiale sur les « entrées en guerre » de 1939-1940 s’appuie 
sur l’idée, avancée entre autres dans les travaux de Pierre Bourdieu 45, que toute 
pratique sociale, culturelle et politique se manifeste dans l’espace. Les réalités 
sociales sont des produits de constructions spatiales. En même temps, les réalités 
spatiales sont des produits de constructions sociales. C’est ainsi que chaque ordre 
spatial est toujours l’expression d’un certain ordre social. Toute transformation 
sociale implique une transformation spatiale et vice versa. D’après Henri 
Lefebvre, l’analyse des espaces et de la production des espaces est donc un 
instrument idéal pour étudier les rapports de force et l’usage du pouvoir au sein 
d’une société. C’est ainsi que Lefebvre distingue trois catégories d’espaces avec 
des logiques de production à la fois distinctes et mutuellement dépendantes : 
premièrement, l’« espace perçu », c’est-à-dire l’espace produit et reproduit par 
des pratiques quotidiennes, de caractère physique ; deuxièmement, l’« espace 
conçu », né des conceptions scientifiques, administratives et politiques, de 
caractère discursif ; et, troisièmement, l’« espace vécu », lié aux représentations, 
aux traditions et aux expériences sociales, de caractère symbolique 46.

Dans cette optique, les frontières ont une signification particulière. Car les 
frontières renvoient aux critères de classification et à la logique binaire derrière 
la traduction des relations spatiales dans des relations sociales : intérieur ou 
extérieur, central ou périphérique, mobile ou immobile, ouvert ou fermé, 
public ou privé, riche ou pauvre, masculin ou féminin, rural ou urbain, 
sacral ou profane, cultivé ou incultivé 47. Ces catégories – parfois visibles et 
tangibles, parfois invisibles et « fantomatiques » 48 – ont été remises en question 
et redéfinies par les préparations de guerre et les évacuations de 1939-1940. 

43 Pour notre emploi de la notion transrégional qui diffère de celui de l’histoire globale, voir Violet 
Soen, Bram de Ridder, Alexander Soetaert, Werner Thomas, Johan Verberckmoes et Sophie 
Verreyken, « How to do Transregional History. A Concept, Method and Tool for Early Modern 
Border Research », Journal of Early Modern History, 21/4, 2017, p. 343‑364.

44 Voir de façon programmatique : Jacques Revel  (dir.), Jeux d’échelles. La micro-analyse 
à l’expérience, Paris, Gallimard, 1996.

45 Voir, par exemple, Pierre Bourdieu, « Effets de lieu », dans Pierre Bourdieu (dir.), La Misère du 
monde, Paris, Éditions du Seuil, 1993, p. 159‑167. Comme introduction générale dans l’étude 
historique des espaces, voir Susanne Rau, Räume. Konzepte, Wahrnehmungen, Nutzungen, 
Frankfurt/Main, Campus, 2013.

46 Henri Lefebvre, La Production de l’espace, Paris, Anthropos, 1974.
47 Pour l’importance de telles dichotomies en tant que catégories analytiques, voir Susanne Rau, 

Räume, op. cit., p. 145‑149, qui ne mentionne cependant pas leur rôle corrélatif par rapport aux 
frontières.

48 Béatrice von Hirschhausen, Hannes Grandits, Claudia Kraft, Dietmar Müller, Thomas Serrier (dir.), 
Phantomgrenzen. Räume und Akteure in der Zeit neu denken, Göttingen, Wallstein, 2015.
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Quelques-unes des frontières tracées par des pratiques quotidiennes, par des 
conceptions politiques et scientifiques ou par des représentations symboliques 
ont ainsi été bouleversées, d’autres ont été confirmées ou réaffirmées. En 
d’autres termes, pendant cette période que nous avons intitulée les « entrées en 
guerre », les dispositions et configurations spatiales sont devenues de plus en 
plus floues et modifiables, déblayant le terrain pour un « (ré)aménagement » 49 
de l’espace physique et social à la lumière des imaginaires idéologiques.

Pour la période étudiée dans ce volume, on peut ainsi établir une chrono-
typologie d’au moins sept moments clés de la transformation spatiale, voire de la 
production des nouveaux espaces, dans la région frontalière franco-allemande. La 
dynamique de cette transformation – qui s’explique par le renforcement mutuel 
de pratiques, de discours et de représentations spatiaux – se faisait sentir bien 
au-delà du cadre régional. Elle avait des retombées considérables sur les réalités 
de vie et les perceptions à l’échelle nationale. Le premier de ces moments clés est 
le développement des concepts scientifiques et politiques autour de la notion 
d’« espace frontalier ». Ceux-ci s’inscrivent dans les traditions de pensée géo- et 
biopolitiques nées au xixe siècle et radicalisées par les expériences de la première 
guerre mondiale. Les travaux de Thomas Müller sur l’« Ouest imaginé » 50 du 
mouvement völkisch et de Wolfgang Freund sur la Westforschung 51 ont bien 
démontré l’impact considérable de tels concepts sur le discours public et la 
politique frontalière de l’entre-deux-guerres en Allemagne. En France, l’existence 
d’une idéologie frontalière – certes moins aiguë et agressive – remonte au choc 
de l’incorporation de l’Alsace et de la Moselle au Reich allemand en 1871. Elle 
trouve son prolongement après 1918 dans une « recherche sur l’Est » destinée à 
consolider la réintégration des « provinces perdues » et à conforter une politique 
d’exploitation économique, de démantèlement et de démilitarisation sur la rive 
gauche du Rhin 52. L’« espace conçu » des géographes et des historiens avait donc 
un impact visible et tangible sur l’« espace perçu », transformé par l’édification 

49 Ulrike Jureit, Das Ordnen von Räumen. Territorium und Lebensraum im 19. und 20. Jahrhundert, 
Hamburg, Hamburger Edition, 2012.

50 Thomas Müller, Imaginierter Westen. Das Konzept des „deutschen Westraums“ im völkischen 
Diskurs zwischen Politischer Romantik und Nationalsozialismus, Bielefeld, transcript, 2009.

51 Wolfgang Freund, Volk, Reich und Westgrenze. Deutschtumswissenschaften und Politik in der 
Pfalz im Saarland und im annektierten Lothringen 1925-1945, Saarbrücken, Kommission für 
Saarländische Landesgeschichte und Volksforschung, 2006. Pour une perspective davantage 
centrée sur les Pays‑Bas et la Belgique, voir également Burkhard Dietz, Helmut Gabel, Ulrich 
Tiedau (dir.), Griff nach dem Westen. Die „Westforschung“ der völkisch-nationalen Wissenschaften 
zum nordwesteuropäischen Raum (1919-1960), Münster, Waxmann, 2003, 2 vol.

52 Voir, par exemple, François Roth, Alsace-Lorraine. Histoire d’un « pays perdu », op. cit. ; en 
perspective comparative : Wolfgang Freund, « Disputierte Bevölkerung. Der gelehrte Streit um die 
Menschen an der deutsch‑französischen Grenze », dans Patrick Krassnitzer et Petra Overath (dir.), 
Bevölkerungsfragen. Prozesse des Wissenstransfers in Deutschland und Frankreich (1870-1939), 
Köln, Böhlau, 2007, p. 203‑229.
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de monuments, par une nouvelle dénomination de lieux et par des pratiques 
symboliques. Mais il marque aussi l’« espace vécu », qui – avec le détachement de 
la Sarre, pendant la crise de la Ruhr et par la remilitarisation de la Rhénanie en 
mars 1936 – devient un champ de bataille de politiques frontalières opposées.

C’est dans cette optique que se fait l’aménagement de l’espace frontalier 
franco-allemand en tant qu’espace d’une guerre future, jugée fort probable, voire 
inévitable, entre la France et le Reich allemand. Ce deuxième moment clé de la 
transformation spatiale est marqué par la construction des lignes fortifiées et 
l’identification de « zones rouges », destinées au rassemblement des armées, livrées 
au feu de l’ennemi et pratiquement vouées à la destruction. Les répercussions sur 
la vie de la population civile sont considérables. Bien avant le début des hostilités, 
la vie sociale et économique dans les régions frontalières avait été complètement 
bouleversée : par l’afflux de milliers de travailleurs d’autres régions ou même de 
l’étranger, par le détournement de ressources financières et matérielles vers les 
gigantesques chantiers de fortification, par la crainte hystérique d’espionnage et 
de sabotage, par la présence croissante des acteurs militaires et paramilitaires ainsi 
que par les plans et les préparatifs en vue d’un repliement de la population civile. 
Cette transformation de l’« espace vécu » fut accompagnée par un remodelage de 
l’« espace perçu » promu activement par des moyens de propagande étatique et par 
une abondante littérature fictionnelle et pseudo-scientifique. La ligne Maginot 
semblait consolider le rôle de l’Alsace et de la Lorraine en tant que « bouclier 
de la France » 53, tandis que la région frontalière de la Sarre et du Palatinat 
devint le Land am Westwall 54. L’argumentaire spatial ne reste pourtant pas le 
monopole de la propagande, car s’en emparent aussi les entrepreneurs et d’autres 
acteurs économiques régionaux pour demander le soutien financier de l’État. 
Si les entrepreneurs alsaciens font remarquer, bien en amont des évacuations 
de 1939, l’inconvénient économique qui résulte de leur « position de glacis », 
c’est surtout après le début de la guerre que les entrepreneurs de la Sarre et du 
Palatinat mettent en relief les sacrifices qui leur incomberaient à cause de leur 
Grenzlandschicksal (sort dû à la position frontalière) 55.

L’évacuation presque complète des zones frontalières par leurs populations civiles 
au bout de quelques jours est la troisième étape de la transformation spatiale. 
Elle va de pair avec une « virilisation » de l’espace frontalier. Celui-ci devient 
une zone des armées, caractérisée par un état de siège permanent, par un statut 
juridique tout à fait exceptionnel et par la présence de groupes et de formations 
disposant d’un esprit de corps bien prononcé, d’une hiérarchie distincte et d’une 

53 Colonel X, La Ligne Maginot, bouclier de la France, Paris, Nouvelles Éditions Excelsior, 1939.
54 Reinhold Schneider‑Baumbauer (dir.), Land am Westwall. Ein saarpfälzisches Lesebuch, 

Neustadt a.d.H., 1940.
55 Voir L. Stein, „Grenzlandschicksale“, op. cit.
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mission clairement définie. C’est un espace dominé par le droit du plus fort, où 
l’on ne connaît plus de liberté de mouvement et où toute propriété privée est 
potentiellement menacée par la réquisition militaire et par des pilleurs. On y 
observe une dégradation progressive des habitats et des infrastructures, provoquée 
par le climat particulièrement rude de l’hiver 1939-1940, par l’usure du fait de 
l’utilisation militaire et par des opérations ennemies. La frontière entre les deux 
États est remplacée par ce que les témoins de l’époque appellent – en réminiscence 
à la première guerre mondiale – un no man’s land 56.

Mais l’évacuation des régions frontalières est également un facteur important 
en ce qui concerne la transmission de l’état de guerre à l’intérieur des deux pays. 
Elle contribue à la crise générale du secteur de transports, à l’entrave des chaînes 
de production agricole et industrielle, à la pénurie de nourriture et de logement, 
à la dislocation des communautés familiales et, plus généralement, à une 
augmentation considérable des risques d’accident et de la vulnérabilité sociale. 
C’est pendant ce quatrième moment clé de la transformation spatiale que les 
événements à la périphérie du territoire national finissent par dicter le rythme 
de la vie politique et sociale en France et en Allemagne. La « précarité 57 » de la 
frontière invoquée par les porte-parole de la géopolitique allemande tels que 
Karl Haushofer était devenue une réalité vécue par l’ensemble de la population 
nationale et perçue à la fois comme une « compression » des espaces et une 
« accélération » de l’histoire. En Allemagne, les évacuations contribuent ainsi à 
cette angoisse « claustrophobique 58 » nourrie depuis des décennies, accentuée 
par le traité de Versailles et résumée en 1926 par l’écrivain Hans Grimm dans 
la célèbre formule « Volk ohne Raum » (« peuple sans espace ») 59. Comme le 
démontre Jasmin Nicklas dans sa contribution sur les hôpitaux psychiatriques 60, 
les évacuations pouvaient donc jouer un rôle d’accélérateur et servir de prétexte 
à la dynamique destructive du national-socialisme.

L’hébergement des évacués à l’intérieur des deux pays est à l’origine d’une 
situation de « coprésence » d’espaces et de groupes sociaux préalablement 
nettement séparés. Cette « coprésence » – qui constitue le cinquième moment 
clé de la transformation spatiale – est hautement conflictuelle. Les évacués ont 
un accent différent ou parlent – comme pour la plupart des Alsaciens et des 
Mosellans – même une autre langue. Même si les familles aisées s’évacuent 
souvent par leurs propres moyens indépendamment des grands transports 

56 Émile‑Prosper Cazal, La Guerre ! Maginot, Siegfried. Roman de demain, Paris, Tallandier, 1939, 
p. 81.

57 Th. Müller, Imaginierter Westen, op. cit., p. 203.
58 U. Jureit, Das Ordnen von Räumen, op. cit., p. 250.
59 Hans Grimm, Volk ohne Raum, München, Albert Langen, 1926.
60 Voir, ci‑dessous, Jasmin Nicklas.
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organisés ce qui limite la mixité sociale, les évacués viennent en général de 
milieux socioculturels bien distincts de ceux de leurs hôtes. Catholiques 
pratiquants, protestants, juifs et défenseurs acharnés de la laïcité se retrouvent 
d’un coup au même endroit. C’est pourquoi le gouvernement français décrète 
même l’application du droit local alsacien et mosellan aux départements 
d’hébergement. Les habitudes et traditions divergentes de citadins et de 
villageois s’affrontent brusquement. Les autorités françaises et allemandes 
réagissent par un réajustement du cadre juridique et par le contrôle renforcé 
d’« éléments suspects ». Mais la cohabitation donne également lieu à l’échange 
et à une ouverture de l’esprit, entraînant des effets d’émancipation par 
rapport aux autorités traditionnelles. Le gouvernement et les préfets essaient 
d’améliorer la compréhension mutuelle à travers des communiqués officiels, la 
publication des journaux spécialisés et l’organisation des festivités communes 
afin de contrecarrer les rumeurs qui se répandent de manière ingérable aux 
points chauds d’une sociabilité retrouvée 61 : aux gares, aux parcs, aux églises, 
aux restaurants et aux bars… L’afflux des évacués transforme par ailleurs la 
micro-économie des régions concernées et pose la question de la réintégration 
des évacués dans le marché du travail 62.

L’éloignement de leurs foyers et l’expérience du « déracinement » incite les 
évacués à intensifier la réflexion sur leur « petite patrie ». Cette restructuration 
de l’imaginaire identitaire dont témoignent, par exemple, des journaux intimes 
et des lettres ainsi que de nombreux poèmes, chansons et dessins, est le sixième 
moment clé de la transformation spatiale. Tout en oscillant entre la reproduction 
inaltérée, l’absorption partielle et la négation ouverte de la propagande officielle, 
les évacués soulignent leur attachement indissoluble à la « petite patrie » et leur 
prétendue identité « frontalière ». La propagande allemande réagit à ces discours 
identitaires en passant l’évacuation de la région frontalière, les souffrances des 
réfugiés et les conflits avec leurs hôtes involontaires sous un silence presque 
complet. Les médias français discutent les problèmes des évacués en toute 
clarté, sans pour autant remettre en cause la bonne volonté du gouvernement 
français 63. Face aux discours identitaires des Alsaciens et Mosellans évacués, les 
autorités poursuivent une stratégie de folklorisation, réinterprétant la diversité 
culturelle comme fondement de l’unité nationale. Après l’armistice de juin 1940 
– afin de précipiter le retour des évacués alsaciens et mosellans, de légitimer 
l’annexion de fait et de justifier l’expulsion des « éléments francophiles » –, 

61 Voir, ci‑dessous, Maude Williams.
62 Voir, ci‑dessous, Luise Stein.
63 Voir, ci‑dessous, Maude Williams.
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la propagande allemande reproche au gouvernement français d’avoir voulu 
déporter ses minorités de « souche allemande » vers l’intérieur de la France 64.

L’accès à la région frontalière – et c’est le dernier moment clé de la transformation 
spatiale – reste donc limité et soumis à des conditions préalables bien au-delà de 
la cessation des combats entre la France et l’Allemagne. Seule une petite partie 
des évacués obtient la permission de rentrer immédiatement après la fin des 
hostilités. Les autorités invoquent la nécessité de réparer les dégâts de guerre, 
de déminer l’ancienne ligne de front et de rétablir d’abord la vie administrative 
et économique des villes et des villages évacués. Mais on profite également de 
cette période de transition afin de dissimuler les pillages et de raser des maisons 
bien intactes pour la préparation d’un vaste programme de réaménagement de 
l’espace, dit de « reconstruction 65 ». C’est ainsi que plusieurs villages, situés tout 
près de la frontière, ne furent pas accessibles avant la fin de 1941. Une partie 
des évacués ne rentra jamais. Cela vaut surtout pour plusieurs centaines de 
personnes âgées et malades, décédées durant la période de l’évacuation. À peu 
près 15 % des Alsaciens et jusqu’à 25 % des Mosellans, dont toute la population 
juive, ne veulent ou ne peuvent pas rentrer dans leur patrie annexée de fait, 
dont l’accès est soumis à un contrôle sévère dans des camps de transit à Saint-
Dizier et Chalon-sur-Saône. Selon les intentions des Gauleiter Josef Bürckel et 
Robert Wagner, la Moselle et l’Alsace doivent être intégrées dans des nouvelles 
entités territoriales, appelées Gau Westmark et Gau Oberrhein. Déjà bien avant 
l’invasion de l’Union soviétique par la Wehrmacht en juin 1941, la concordance 
entre l’« espace conçu », l’« espace vécu » et l’« espace perçu » semble donc être 
établie à la frontière occidentale du Reich national-socialiste.

ÉTAT DE LA RECHERCHE ET SOURCES 66

Après 1945, autant en France qu’en Allemagne, les évacuations de la région 
frontalière tombèrent dans l’oubli. Cette ignorance avait plusieurs raisons.

Tout d’abord, ces évacuations n’avaient concerné que des parties limitées des 
territoires et une proportion restreinte des populations nationales. Par ailleurs, 
elles avaient été embellies, voire largement dissimulées par la propagande de guerre. 
Si possible, on évitait même d’employer la notion d’évacuation. En France, les 

64 Voir, par exemple, Félix J [akob] M [arzell] [= Jacob Marcel Félix], Elsässische Flüchtlingsnot. 
Authentische Schilderungen und Erlebnisse, Kolmar, Oberrhein‑Verlag Alsatia, 1941.

65 Uwe Mai, Ländlicher Wiederaufbau in der « Westmark » im Zweiten Weltkrieg, Kaiserslautern, 
Institut für Pfälzische Geschichte und Volkskunde, 1993.

66  L’esquisse suivante ne comprend que la littérature secondaire et les sources qui nous paraissent 
les plus importantes. Elle ne prétend donc pas être exhaustive. Surtout, elle n’inclut pas les titres 
déjà publiés dans le cadre du projet EDEFFA. Une bibliographie détaillée ainsi qu’une liste des 
sources imprimées et des fonds d’archives se trouvent en annexe de ce volume.
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autorités préféraient les notions de repliement ou de dispersion. Les évacués étaient 
plutôt qualifiés de réfugiés. En Allemagne, le mot évacuation était strictement rejeté 
en raison de sa connotation passive. Le terme d’évacués n’était utilisé que pour les 
Baltes de « souche allemande », transférés au Reich en 1939-1940 à la suite du pacte 
germano-soviétique. Plus tard, le mot évacuation devint un euphémisme pour la 
déportation des Juifs. Les évacuations à la frontière occidentale étaient parfois 
désignées de Freimachung, parfois de Räumung – correspondant au caractère 
militaire de la mesure. En décembre 1939, une directive d’Hermann Göring 
ordonna le terme de Rückführung dans l’usage administratif – ce qui souligna le rôle 
prédominant du parti national-socialiste dans l’encadrement et la prise en charge 
des évacués. Ceux-ci étaient qualifiés de Rückgeführte, Räumlinge, Rückwanderer ou 
Grenzabwanderer – la diversité des notions facilitant le camouflage et dissimulant 
la vraie nature des évacuations. Outre la proscription du terme, il était interdit 
à la presse allemande, jusqu’à la fin de la bataille de France, même de parler des 
évacuations des zones frontalières à l’ouest. Que les évacuations soient tombées 
dans l’oubli était, en outre, également dû aux monstruosités des années de guerre 
suivantes, des déportations de masse et des génocides. Enfin, elles échappaient aux 
grands récits français et allemands de la seconde guerre mondiale, à l’héroïsation et 
à la distinction entre victimes et coupables. La stigmatisation injuste de la politique 
d’évacuation du gouvernement français en Alsace et en Moselle, diffusée de façon 
systématique par la propagande allemande à la suite de l’annexion de fait, avait 
d’ailleurs des répercussions considérables et entravait le travail de mémoire bien 
au-delà de la libération.

En France, les premières études analytiques dépassant le caractère des récits 
individuels et des recueils de mémoires paraissent déjà dans les années cinquante. 
Loin de se limiter à ses propres souvenirs, Paul Glath retrace l’évacuation du 
pays de Bitche en Charente-Maritime sur la base d’une documentation solide 67. 
Dans son analyse pionnière de l’« exode », Jean Vidalenc réserve une partie 
considérable à la planification, préparation et mise en œuvre des évacuations 
à frontière franco-allemande en 1939 68. Toutefois, mis à part des exceptions 
négligeables 69, ce n’est qu’à partir des années 1980 qu’un retour en force de 
l’historiographie régionale fait ressurgir l’intérêt pour l’histoire des évacuations. 
Parmi les ouvrages les plus importants de cette étape, on citera surtout celui 

67 Paul‑Édouard Glath, Du pays de Bitche en Charente-Maritime. Souvenirs de 1939-40, Strasbourg, 
Imprimerie commerciale, 1954.

68 Jean Vidalenc, L’Exode de mai-juin 1940, Paris, PUF, 1957, surtout p. 13‑60. Voir récemment dans 
le même sens, Éric Alary, L’Exode, un drame oublié, Paris, Perrin, 2010, p. 21‑50.

69 Voir, par exemple, Georges Foessel, « L’évacuation de Strasbourg (2‑4 septembre 1939) », Revue 
historique de l’armée, 29/1, 1973, p. 237‑252.
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d’Henri Hiegel sur la « drôle de guerre » en Moselle 70, ainsi que l’étude de 
Kurt Hochstuhl sur l’histoire de l’Alsace entre 1938 et 1940 71 et l’article 
volumineux de René Mayer paru dans un numéro spécial des Saisons d’Alsace 
dédié à l’histoire des évacuations de 1939 72. Pierre Rigoulot reprendra le sujet 
de façon détaillée dans son ouvrage général sur la seconde guerre mondiale en 
« Alsace-Lorraine » (sic !) 73.

Depuis lors, l’intérêt n’a cessé de croître. En même temps, l’accent des 
recherches a successivement glissé des préparatifs et de la mise en pratique 
des évacuations vers la situation des évacués dans leurs départements d’accueil 
respectifs. C’est le cas d’un ouvrage collectif sur les « réfugiés pendant la seconde 
guerre mondiale » publié par Paul Lévy et Jean-Jacques Becker en 1999 74, 
ainsi que des études de Christine Odent-Guth sur l’installation des évacués 
thionvillois au département de la Vienne 75 qui ont d’ailleurs fortement inspiré 
le catalogue d’une exposition présentée aux Archives départementales de la 
Moselle et aux Archives municipales de Sarreguemines lors du 70e anniversaire 
des évacuations de 1939-1940 76. Le même anniversaire a donné lieu à la 
publication d’un nouveau numéro spécial des Saisons d’Alsace comprenant des 
analyses, des commentaires et une vaste documentation photographique 77. 
Les Cahiers lorrains ont également fait apparaître un numéro spécial sur les 
évacuations en 2011 78. Plusieurs publications récentes visent un public plus 
large, non académique. Leur échelle d’intérêt ne dépasse cependant pas le 
cadre local et régional 79. Benoît Laurent a entrepris d’écrire une première 
vue d’ensemble couvrant les expériences des trois départements évacués, en 

70 Henri Hiegel, La Drôle de guerre en Moselle, 1939-1940, t. 1, 3 septembre 1939-10 mai 1940, 
Sarreguemines, Pierron, 1983.

71 Kurt Hochstuhl, Zwischen Frieden und Krieg. Das Elsaß in den Jahren 1938–1940. Ein Beitrag 
zu den Problemen einer Grenzregion in Krisenzeiten, Frankfurt/Main, Lang, 1984. Quelques 
années avant, Lothar Kettenacker avait déjà signalé l’importance du sujet, en démasquant les 
interprétations fausses de la propagande nazie : Nationalsozialistische Volkstumspolitik im 
Elsaß, Stuttgart, DVA, 1973, surtout p. 131‑140.

72 René Meyer, « L’évacuation, une tragédie frontalière », Saisons d’Alsace, n° 105, 1989, p. 37‑133.
73 Pierre Rigoulot, L’Alsace-Lorraine pendant la guerre, 1939-1945, Paris, PUF, 1997.
74 Paul Lévy et Jean‑Jacques Becker (dir.), Les Réfugiés pendant la seconde guerre mondiale, 

Confolens, CERHIM, 1999.
75 Christine Odent‑Guth, Les Évacués du pays thionvillois. De septembre 1939 à novembre 1940, 

Metz, Serpenoise, 2010.
76 Béatrice Balland (dir.), Un exil intérieur. L’évacuation des Mosellans de septembre 1939 

à octobre 1940, Catalogue, Lyon, Éditions Libel, 2009.
77 Saisons d’Alsace, 41, 2009.
78 Cahiers lorrains, 1/2, 2011.
79 Voir par exemple Catherine et François Schunk, Réfugiés alsaciens et mosellans. Le Périgord 

sous l’Occupation, Saint‑Aventin, A. Sutton, 2012 ; id., Alsace-Périgord. Le choc culturel. Heurs et 
malheurs de l’évacuation, Strasbourg, Coprur, 2009 ; id., Repas alsaciens en Périgord au temps 
de l’évacuation, Périgueux, La Lauze, 2008 ; Serge Laurent, Des Alsaciens dans les Landes, 
Strasbourg, CRDP d’Alsace, 2011.
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réservant l’intégration de cette histoire dans des contextes et dynamiques 
plus larges 80.

Du côté allemand, la recherche sur les évacuations de 1939-1940 est 
longtemps restée marginale. Mis à part une soixantaine de pages consacrés à 
l’évacuation de la « zone rouge » dans les Dokumente deutscher Kriegsschäden 81, 
on ne recense que quelques publications d’intérêt purement local et régional 
jusqu’aux années 1980 82. En 1984, Hans-Walter Herrmann est le premier 
à exposer les processus de planification et de préparation sur la base d’une 
documentation solide 83. La première étude approfondie a été publiée par 
Birgit Arnold en 1994 84. Si celle-ci ne s’intéresse qu’au seul Pays de Bade, deux 
articles de Joachim Kermann sur l’évacuation du Gau Saarpfalz 85 permettent de 
compléter nos connaissances sur les démarches administratives et le déroulement 
des évacuations dans les régions concernées. La question des pillages en zone 
évacuée, largement évitée par la recherche sur le cas français, est analysée par 
Irmtraud Eder-Stein 86. Armin Nolzen démontre comment les évacuations 
de 1939-1940 ont fait évoluer la relation entre le parti national-socialiste, les 
autorités civiles et la Wehrmacht 87. Le destin des évacués allemands dans les 
régions de réception à l’intérieur du pays est encore très peu connu. Katja Klee, 

80 Benoît Laurent, Septembre 1939-juin 1940. L’incroyable odyssée de 700 000 Alsaciens-Lorrains, 
Saint‑Denis, Éditions Publibook, 2016. Ce livre repose sur une thèse de doctorat en droit du même 
auteur : L’Évacuation de 1939-1940 pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la 
Moselle : étude juridique, économique et sociale, thèse de doctorat de sous la dir. de Jean‑Laurent 
Vonau, Université de Strasbourg, 2011.

81 Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte (éd.), Dokumente deutscher 
Kriegsschäden, t. III, Die kriegssachgeschädigte Wirtschaft. Industrie, Handel und Gewerbe, 
Landwirtschaft, Bonn 1962, p. 520‑522, 596‑599, 606 sq. et 618‑667.

82 Irmengard Peller‑Séguy, « Von „Adventskranz“ bis „Hinterhaus“. Die politischen und militärischen 
Hintergründe der ersten Evakuierung der Saar 1939 », Saarheimat, 13, 1969, p. 205‑209 ; « Das 
Kriegstagebuch unserer Heimat », Kreis Trier-Saarburg. Ein Jahrbuch, vol. 1, 1970, p. 273‑319, 
et vol. 2, 1971, p. 267‑314 ; Hans Heß, « Westwallbau, Räumung und Wiederbesiedlung in den 
Grenzgemeinden des ehemaligen Landkreises Bergzabern », Zeitschrift für die Geschichte der 
Saargegend, 32, 1984, p. 90‑106.

83 Hans‑Walter Herrmann, « Die Freimachung der Roten Zone 1939/40 », Zeitschrift für die Geschichte 
der Saargegend, 32, 1984, p. 64‑89.

84 Birgit Arnold, Die Freimachung und Räumung der Grenzgebiete in Baden 1939/40, Heidelberg, 
C. Winter, 1996.

85 Joachim Kermann, « Kriegsausbruch und Räumung der „Roten Zone“ im Gau Saarpfalz 
(September 1939). Zeitgenössische Berichte aus dem Justizbereich », Mitteilungen des 
Historischen Vereins der Pfalz, 97, 1999, p. 555‑649 ; id., « Die Evakuierung der „Roten Zone“ 
unter besonderer Berücksichtigung der ehemaligen Kreise Pirmasens und Zweibrücken », dans 
Elke Huber et Clemens Jöckle (dir.), Die Rote Zone im Landkreis Südwestpfalz, Pirmasens, 
Kreisverwaltung Südwestpfalz, 2000, p. 9‑61.

86 Irmtraut Eder‑Stein, « Plünderung im Freimachungsgebiet 1939/1940. Ein Strafbestand in 
Strafrecht und Rechtsprechung des NS‑Staates », dans Wolfgang Haubrichs, Wolfgang Laufer et 
Reinhard Schneider (dir.), Zwischen Saar und Mosel, Saarbrücken, SDV, 1995, p. 419‑436.

87 Armin Nolzen, « Planung und Durchführung der ‚Freimachungen‘ an der westlichen Reichsgrenze 
1939/40 », dans Jochen Oltmer  (dir.), Nationalsozialistisches Migrationsregime und 
„Volksgemeinschaft“, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 2012, p. 243‑263. Voir également sa 
contribution, ci‑dessous.
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Markus Fleischhauer et Thomas Flammer donnent quelques indications pour 
les cas de la Bavière, de la Thuringe et de l’État libre de Brunswick 88. D’autres 
contributions restent restreintes à des contextes locaux ou des cas individuels 89. 
Aussi, l’histoire des évacuations est-elle restée beaucoup moins popularisée en 
Allemagne qu’en France – mis à part quelques exceptions comme un récent 
documentaire diffusé par la Saarländischer Rundfunk 90.

En dehors du manque manifeste d’une vue d’ensemble, des lacunes de 
recherche importantes persistent ainsi en France et en Allemagne. Ni les 
implications et les conséquences économiques des évacuations, ni leur impact 
sur la relation des genres, les liens familiaux et les milieux sociaux n’ont été 
analysés de façon systématique. Seule la dimension confessionnelle a fait 
l’objet d’un intérêt particulier, mais limité à l’échelle locale 91. À l’exception de 
Laird Boswell et de Shannon Fogg, qui s’intéressent aux frictions culturelles 
provoquées par les évacuations en France 92, les retombées sur les identités 
collectives et sur les relations entre région et nation n’ont pas fait l’objet 
d’études approfondies. Il en est de même pour la mémoire des expériences 
vécues en 1939-1940, pourtant très présente dans les récits des témoins des 
deux côtés de la frontière. Malgré leur symétrie frappante, les évacuations en 

88 Katja Klee, Im „Luftschutzkeller des Reiches“. Evakuierte in Bayern 1939-1953. Politik, soziale Lage, 
Erfahrungen, München, Oldenbourg, 1999, surtout p. 27‑37 ; Markus Fleischhauer (désormais 
Strehle), Der NS-Gau Thüringen 1939-1945. Eine Struktur- und Funktionsgeschichte, Köln, Böhlau, 
2010, surtout p. 103‑105 et 125 ; voir également Markus Strehle, « Der NS‑Gau Thüringen als 
Evakuierungs‑ und Verlagerungsgau (1939‑1945) », dans F. Lemmes et al., Evakuierungen im 
Europa der Weltkriege, op. cit., p. 95‑108 ; Thomas Flammer, Nationalsozialismus und katholische 
Kirche im Freistaat Braunschweig. 1931-1945, Paderborn, Schöningh, 2013, surtout p. 151‑161.

89 Voir, par exemple, Paul Glass, « Das vergessene Denkmal von Harmuthsachsen oder wie 
Waldkappel zu Beginn des 2. Weltkriegs von evakuierten Saarländern überschwemmt wurde. 
Eine Spurensuche », Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde, 117/118, 
2012/2013, p. 247‑268.

90 Heute noch müssen wir fort. Evakuierungen im deutsch-französischen Grenzgebiet 1939 und 
1944, documentaire d’Annette Bak diffusé en deux parties pour le Saarländischer Rundfunk, 
27 octobre et 2 novembre 2017. Voir également le livret d’accompagnement : Annette Bak, Heute 
noch müssen wir weg ! Evakuierungen im saarländisch-lothringischen Grenzgebiet 1939 und 
1944, Sarrebruck, Geistkirch, 2016. Nicholas Williams et Eva Kübler, membres du projet EDEFFA, 
faisaient partie des conseillers de l’émission.

91 Claire Dietrich, « Les protestants d’Alsace du Nord durant l’évacuation en Haute‑Vienne, 
1939‑1940 », Bulletin de la Société d’histoire du protestantisme français, n° 133, 1987, 
p. 580‑601 ; Frank‑Matthias Hofmann et Christine Lauer, « Seelsorge in der Grenzzone : 
Westwall und Evakuierungen », dans Christoph Picker, Gabriele Stüber, Klaus Bümlein et 
Frank‑Matthias Hofmann (dir.), Protestanten ohne Protest. Die evangelische Kirche der Pfalz im 
Nationalsozialismus, Leipzig/ Speyer, Evangelische Verlagsanstalt/Verlagshaus Speyer, 2016, 
t. 1, p. 621‑638.

92 Laird Boswell, « Franco‑Alsation Conflict and the Crisis of National Sentiment during the Phoney 
War », Journal of Modern History, 91, 1999, p. 558‑584 ; id., « Fissures dans la nation française. 
Les réfugiés alsaciens et lorrains en 1939‑1940 », dans Max Lagarrigue (dir.), 1940, la France du 
repli. L’Europe de la défaite, Toulouse, Privat, 2001, p. 197‑208 ; Shannon Lee Fogg, « ‘Where we 
are from, that is for pigs’. Alsatian Refugees in the Interior », dans The Politics of Everyday Life in 
Vichy France. Foreigners, Undesirables, and Strangers, New York, Cambridge University Press, 
2009, p. 56‑84.
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France et en Allemagne n’ont guère été examinées de manière comparative, 
voire transnationale – à trois exceptions près : une étude de géographie 
humaine de 1991 sur les évacuations en cas d’urgence couvrant toute une 
série d’exemples dont les évacuations de 1939-1940 93 ; une monographie 
de Julia Torrie publiée en 2010, qui examine les politiques d’évacuation en 
France et en Allemagne face à la guerre aérienne et qui remonte brièvement 
aux évacuations de 1939-1940 dans son premier chapitre 94 ; et une étude de 
Sharif Gemie, Fiona Reid et Laure Humbert publiée en 2012, qui interprète 
les évacuations de 1939 en France comme une étape importante dans le 
développement du travail humanitaire auprès des réfugiés 95.

Les sources qui permettent de retracer l’histoire des évacuations de 1939-
1940 s’avèrent à la fois fragmentaires et disparates, étant donné que les effets de 
ces mesures, par leur nature même, allaient bien au-delà du contexte purement 
régional et concernaient pratiquement toutes les sphères de la vie publique 
et privée. Il en résulte que les fonds d’archives à la base de nos recherches se 
répartissent entre de nombreuses archives nationales, régionales et locales. 
En ce qui concerne l’échelle nationale, la documentation la plus importante 
au niveau des autorités civiles est celle du Service central des Réfugiés et 
des Alsaciens-Lorrains (F 23/220 à 236) conservée aux Archives nationales 
à Pierrefitte-sur-Seine. Au Service historique de la Défense à Vincennes, 
les séries 2 N (Conseil supérieur de la Défense nationale), 27 N (Grand 
quartier général), 29 N (Armées) et 31 N (Régions militaires) contiennent 
de nombreux dossiers relatifs à la préparation et l’exécution des repliements 
par les autorités militaires. Les fonds du Centre des Archives économiques 
et financières à Savigny-le-Temple et des Archives de la Banque de France 
à Paris permettent de reconstruire la gestion économique et financière des 
évacuations. En Allemagne, une bonne partie des archives centrales a été 
détruite pendant la guerre. Aux Archives fédérales (Bundesarchiv) à Berlin, il 
n’en reste pas moins une documentation dispersée sur les évacuations de 1939-
1940 et leurs suites, surtout dans les fonds des ministères des Finances (R 2) et 
de l’Économie (R 3101), exploitées par Mathieu Dubois dans ce volume, ainsi 
que ceux du Reichssicherheitshauptamt (R 58) et de la chancellerie du parti 
national-socialiste (NS 6). La documentation conservée aux Archives militaires 
(Bundesarchiv-Militärarchiv) à Fribourg-en-Brisgau est beaucoup plus riche. 

93 Wilbur Zelinsky et Leszek A. Kosinski, The Emergency Evacuation of Cities. A Cross-National 
Historical and Geographical Study, Savage, Rowman & Littlefield, 1991, p. 115‑121 et 160‑162.

94 Julia Torrie, “For Their Own Good”. Civilian Evacuations in Germany and France, 1939-1945, 
New York, Berghahn, 2010, p. 31‑45.

95 Sharif Gemie, Fiona Reid et Laure Humbert, Outcast Europe. Refugees and Relief Workers in an 
Era of Total War 1936-48, London, Continuum, 2012, p. 54‑75.
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Elle découle principalement des fonds du Heeres- und Rüstungsamt (RW 19), 
des Rüstungsinspektionen (RW 20) et des Rüstungskommandos (RW 21) ainsi 
que des Heeresgruppen (RH 19) et des Armeeoberkommandos (RH 20).

À l’échelle régionale, les archives départementales françaises constituent une 
base de départ indispensable à toute analyse approfondie de la matière. Cela 
vaut pour les archives des trois départements principalement concernés par 
les évacuations de 1939-1940 (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle) ainsi que pour 
leurs départements « de correspondance » à l’intérieur du pays (Charente, 
Charente-Maritime, Dordogne, Gers, Landes, Lot-et-Garonne, Vienne, 
Haute-Vienne). En ce qui concerne les questions confessionnelles, nous avons 
notamment eu recours aux Archives de l’évêché de Strasbourg ainsi qu’au 
fonds de l’évêché de Metz déposé aux Archives départementales de la Moselle 
(29 J). La situation s’avère moins claire en Allemagne où les recherches au 
niveau régional sont entravées à la fois par les destructions subies pendant la 
guerre et par des chevauchements de compétences, dus aux rivalités intérieures 
du régime national-socialiste ainsi qu’à l’évolution du système fédéral 
après 1945. Une bonne partie de la documentation concernant les régions 
évacuées est conservée par le Landesarchiv à Sarrebruck, le Landesarchiv à 
Spire, le Landeshauptarchiv à Coblence, le Generallandesarchiv à Karlsruhe 
et le Staatsarchiv à Fribourg-en-Brisgau. En ce qui concerne les régions 
d’accueil, les fonds du Hessisches Staatsarchiv à Darmstadt, du Thüringisches 
Hauptstaatsarchiv à Weimar et du Staatsarchiv Bamberg se sont avérés les plus 
pertinents dans le cadre de nos recherches. Certaines lacunes peuvent être 
comblées par les archives ecclésiastiques des régions évacuées, telles que les 
archives diocésaines de Trèves, de Spire et de Fribourg-en-Brisgau ainsi que 
les archives centrales de l’église protestante du Palatinat à Spire et du Pays de 
Bade à Karlsruhe. Dans les archives religieuses des régions d’hébergement, les 
évacués n’ont laissé que peu de traces.

Un dépouillement intégral des archives locales n’a été ni possible 
ni souhaitable dans le cadre de notre projet de recherche. Une partie des 
sources disponibles à ce niveau a déjà été exploitée par des archivistes, des 
chercheurs et des sociétés d’histoire sur place et valorisée dans de petits articles 
ou fascicules d’histoire locale. Cela nous a permis de constater de grandes 
similarités, mais aussi d’identifier des cas particuliers et exceptionnels en ce 
qui concerne la mise en pratique des évacuations et les expériences faites par 
les évacués. Des enquêtes systématiques ont été menées aux Archives de la 
Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, au Stadtarchiv de Sarrebruck et 
aux Archives municipales de Sarreguemines. Certains dossiers conservés aux 
Stadtarchive de Bad Bergzabern, de Neunkirchen, de Pirmasens, de Rastatt et 
de Völklingen ont également été utilisés. Pour son étude sur les implications 
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économiques des évacuations, Luise Stein a eu recours à plusieurs archives 
d’entreprises, telles que les archives d’Arcelor Mittal à Florange, les archives 
du Centre historique minier à Lewarde, le Saarstahl-Archiv à Völklingen et 
les archives de Villeroy & Boch à Merzig.

Aux fonds d’archives s’ajoute une grande variété de sources publiées. Les 
journaux quotidiens et hebdomadaires ainsi que les magazines et revues 
de l’époque ont constitué le socle des recherches réalisées par Maude 
Williams sur la communication, les médias et la propagande politique dans 
le contexte des évacuations de 1939-1940. Cette couverture médiatique a 
d’ailleurs été beaucoup plus étendue et variée en France qu’en Allemagne 
où le sujet des évacuations à la frontière occidentale du Reich était soumis 
à des réglementations voire des interdictions rigoureuses de la part des 
autorités militaires et du ministère à la Propagande. Cela vaut également 
pour les actualités cinématographiques qui ne touchent pas au sujet des 
évacuations avant juin 1940 en Allemagne, tandis qu’elles informent 
régulièrement sur les mesures de repliement et le destin des évacués en 
France 96. Ce n’est qu’a posteriori, après la bataille de France, que le grand 
public allemand est informé sur l’évacuation des zones frontalières par des 
opuscules de propagande, souvent déguisée en témoignages ou en récits 
d’aventuriers 97. L’évocation fréquente des évacuations dans les rapports du 
parti social-démocrate en exil (Sopade) 98 et les comptes rendus réguliers 
du Sicherheitsdienst de la SS 99 permettent néanmoins un regard derrière les 
coulisses de la propagande officielle du « Troisième Reich ».

Une dernière catégorie de sources comprend les récits individuels qui se 
présentent au chercheur sous des formes très variées. D’un côté, ces récits 
servent à reconstruire les faits historiques et les expériences personnelles liées 
à l’évacuation. De l’autre, ils constituent la base de toute analyse sur l’histoire 
mémorielle des évacuations de 1939-1940. Il s’agit d’abord des témoignages et 
des souvenirs publiés immédiatement ou peu après la fin de la seconde guerre 
mondiale, surtout par des acteurs engagés qui tentent à documenter et à justifier 
leur comportement pendant la guerre 100. On ne trouve ce type de témoignage 

96 Voir la cinémathèque des Archives Gaumont‑Pathé à Paris.
97 Voir, par exemple, Günther Rumler et Otto Holzmann, Freigemachtes Grenzland, Berlin, Nordland, 

1942 ; Renatus Konstantzer, Elf Monate hinter der Maginotlinie. Aus dem Kriegstagebuch eines 
elsässischen Reservisten, Potsdam, A.W. Hayn’s Erben, 1941 ; J.M. Felix, Elsässische Flüchtlingsnot, 
op. cit.

98 Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (Sopade) [1934‑1940], 
Frankfurt/Main, Zweitausendeins, 1980.

99 Heinz Boberach  (dir.), Meldungen aus dem Reich. Die geheimen Lageberichte des 
Sicherheitsdienstes der SS 1938-1945, Herrsching, Pawlak, 1984.

100 Voir, par exemple, Georges Raymond Clément, Avec l’Alsace en guerre 1940-1944, Strasbourg, 
Istra, 1945 ; François Goldschmitt, Tragédie vécue par la population des marches de l’Est, 



38

par ailleurs que du côté français 101. À partir de la fin des années 1980, on 
observe la publication de plusieurs collections de témoignages consacrées soit 
plus généralement à l’histoire de la seconde guerre mondiale dans la région 
frontalière ou concrètement à l’histoire des évacuations 102. S’y ajoute, surtout 
en France, une multitude de livres et de brochures commémoratives réunissant 
des témoignages, des documents et des photographies 103. Beaucoup de ces 
publications commémoratives sont les fruits de partenariats entre des anciennes 
communes évacuées et leurs villes et villages d’hébergement d’antan 104 qu’Eva 
Kübler approfondit dans le cadre de notre projet. Ont également été exploités 
plusieurs autobiographies et journaux intimes publiés ainsi que des manuscrits 
inédits mis à la disposition du projet EDEFFA ou conservés par l’Association 
pour l’autobiographie et le patrimoine autobiographique à Ambérieu-en-Bugey 
et par le Deutsches Tagebucharchiv à Emmendingen. Eva Kübler et Nicholas 
Williams ont d’ailleurs mené, enregistré et partiellement transcrit une trentaine 
d’entretiens avec des témoins de l’époque français et allemands.

Rech, chez l’auteur, 1947 ; Pierre Eude, La Chambre de Commerce de Strasbourg pendant la 
guerre 1939-1944. Souvenirs, Strasbourg, Imprimerie alsacienne, 1949 ; Frédéric Eccard, 
Mes carnets 1939-1940. Avec les Alsaciens en Périgord, Strasbourg, Édition des Dernières 
Nouvelles de Strasbourg, 1953. Voir également le livre de Paul‑Édouard Glath, Du pays de Bitche 
en Charente-Maritime, op. cit., qui, même s’il recourt fortement à des sources primaires, s’inscrit 
dans la même logique.

101 À l’exception des mémoires de Hans Trautes qui ne sont cependant publiées qu’en 1974 : 
Erinnerungen an Saarbrücken während des Zweiten Weltkrieges, 1939-1945, Saarbrücken, 
Minerva, 1974.

102 Voir, parmi d’autres, Marcel Neu, L’Évacuation en Lorraine. Suivi de 21 témoignages d’évacués 
de Moselle et d’accueillants en Charente, Sarreguemines, Pierron, 1989 ; Jacques Gandebeuf, 
Le Silence rompu. La Moselle racontée aux Français de l’intérieur, Metz, Serpenoise, 1996 ; 
Marie‑Luise Herrmann (éd.), Vor 50 Jahren mussten sie die Heimat verlassen. Die Evakuierung im 
Herbst 1944 und die Rückkehr nach Eschweiler 1945, Eschweiler, Eschweiler Geschichtsverein, 
1994 ; Katholische Erwachsenenbildung im Kreis Saarlouis et Christliche Erwachsenenbildung 
im Kreis Merzig‑Wadern (éd.), „Wie ich den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges und die 
erste Evakuierung erlebte“, Merzig, 1995 ; Arbeitskreis Dorfgeschichte (éd.), Zeitzeugen II. 
Weltkrieg. Ommersheimer Soldaten erzählen, Mandelbachtal‑Ommersheim, Arbeitskreis 
Dorfgeschichte, 2006 (= Ommersheimer Dorfchronik, t. 1) ; id. (éd.), Zeitzeugen II. Weltkrieg. 
Ommersheimer Zivilpersonen erzählen, Mandelbachtal‑Ommersheim, Arbeitskreis 
Dorfgeschichte, 2009 (= Ommersheimer Dorfchronik, t. 2). D’autres témoignages ont été 
publiés dans Saisons d’Alsace, n° 105, 1989 ; Unsere Heimat. Mitteilungsblatt des Landkreises 
Saarlouis für Kultur und Landschaft, 24/3, 1999.

103 Voir, par exemple, L’Exode de Ham-sous-Varsberg. Douze mois de notre vie, 1939-1940, 
Ham‑sous‑Varsberg, 1989 ; Laurent Kleinhentz, 1939/40 : Dans la tourmente. L’histoire 
de Farébersviller et des villages autour de la Ligne Maginot aquatique, Faulquemont, 
L. Wilmouth, 1999.

104 Voir, par exemple, Georges Forlen, Saint-Louis, Lectoure. Récits et témoignages de 
l’évacuation 1939-40, Huningue, Bieler, 1969 ; Norbert Loeffleur (dir.), Mémoire d’un exode. 
L’évacuation de Saint-Louis 1939/1940, Saint‑Louis, Ruc, 1989 ; Cinquante ans. L’évacuation, 
Strasbourg-Périgueux, Strasbourg, Finkmatt, 1989 ; Jean‑François Lanneluc (éd.), Évacuation 
de Strasbourg à Périgueux (1939-1945). Ils se souviennent et racontent. Recueil de 
témoignages, Ville de Strasbourg, 2011.
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FAIRE L’HISTOIRE DES ÉVACUATIONS : QUESTIONNEMENTS, APPROCHE ET 

CONTRIBUTION À L’HISTORIOGRAPHIE

Les évacuations méritent d’être étudiées non seulement à cause de l’importance 
des événements mêmes, mais aussi parce que leur étude nous apprend bien 
des choses sur les évolutions plus larges des sociétés française et allemande, les 
politiques des États, le fonctionnement des administrations civiles et militaires 
et les relations entre les autorités publiques et les populations civiles du milieu 
des années trente à la première phase de la seconde guerre mondiale. Elle nous 
permet donc de mieux comprendre comment la France et de l’Allemagne 
entrèrent en guerre, comment ce processus fut géré par les autorités respectives 
et à quel point il affecta les relations des Français et des Allemands avec 
leurs autorités.

C’est dans cette perspective que nous organiserons notre étude autour de trois 
problématiques liées les unes aux autres :

1. Quelles furent les conséquences économiques, sociales et sociétales des 
évacuations pour les régions concernées ainsi que pour l’Allemagne et la France 
en général, à court, moyen et long terme ?

2. Les instances gouvernementales et administratives abordent-elles les 
évacuations de masse de la population civile et les conflits qui en résultent 
différemment, selon qu’il s’agisse d’une dictature ayant une aspiration totalitaire 
ou d’une démocratie parlementaire et pluraliste ? Des deux côtés de la frontière, 
les évacuations furent un défi pour les autorités et mirent en cause la légitimité 
des régimes qui durent faire preuve de leur capacité d’organiser, de protéger les 
populations, de mobiliser des ressources. Dans quelle mesure y réussirent-elles, 
par quels moyens, et comment leurs démarches furent-elles perçues par les 
populations ? Comment replacer les évacuations dans les évolutions à long 
terme des deux pays, dans le contexte international et l’éventail d’autres formes 
de migrations forcées de l’époque ? Nous nous proposons d’établir notamment 
dans quelle mesure des expériences précédentes firent figure de modèle aux 
évacuations de 1939-1940, et comment l’expérience de celles-ci influa elle-
même sur des déplacements et des pratiques administratives ultérieures. Il s’agit 
donc de s’interroger sur les continuités et les effets d’apprentissage sur les plans 
idéologique, juridique, institutionnel, personnel et praxéologique.

3. Dans quelle mesure les évacuations influencèrent-elles les relations entre la 
région et la nation tant au niveau du vécu que de la mémoire ? Ont-elles renforcé 
ou affaibli les sentiments d’appartenance régionale ? Ont-elles renforcé les liens 
entre les régions frontalières et intérieures des deux pays à court, moyen et à long 
terme ? À court terme, pour les années 1939-1940, il faut se demander si les 
évacuations ont contribué à intégrer les régions concernées et leurs populations 



40

dans les communautés nationales ou si ces mesures ont renforcé des préjugés 
et des peurs, bien présents dans les régions frontalières, à l’égard de l’État-
nation. À moyen et à long terme se pose la question des réseaux interrégionaux 
(politiques, sociaux, économiques, associatifs) créés par le séjour dans les régions 
et départements de correspondance ainsi que du rôle des évacuations en tant 
que lieu de mémoire de l’après-guerre jusqu’à nos jours.

Par le biais de ces interrogations, notre étude apporte une contribution à de 
nombreux débats plus larges qui touchent à la fois les historiographies de la 
Troisième République finissante et du nazisme aussi bien que celles relatives 
aux guerres mondiales et aux espaces frontaliers. Commençons par les deux 
derniers champs de recherche mentionnés, dépassant les historiographies 
nationales, avant d’expliciter les débats concernant plus particulièrement la 
France et l’Allemagne.

Depuis une vingtaine d’années, la recherche historique sur les guerres 
modernes a discuté intensément le concept de guerre totale, son essence, son 
utilité, son champ d’applicabilité ainsi que les implications de la « totalisation » 
de la guerre – et des guerres mondiales en particulier 105. Si nous acceptons 
le terme, se posent de nombreuses questions concernant à la fois les 
caractéristiques et effets et la logique et les dynamiques propres de la guerre 
présumée totale, mais aussi la portée et des limites de la totalisation dans des 
cas concrets. Notre étude peut renouer avec ces débats. Dans quelle mesure 
les évacuations en France et en Allemagne furent-elles une conséquence d’une 
conception de guerre comme totale issue de l’expérience de la Grande Guerre, 
et dans quelle mesure contribuèrent-elles de leur tour à la totalisation de la 
guerre ? Développèrent-elles une dynamique propre indépendamment des 
différences politiques et sociétales entre les pays ; ou fut-ce la volonté politique 
et idéologique qui détermina malgré tout la manière dont les populations 
furent traitées ? En somme, à quel point les différences de régime sont-elles 
importantes, voire décisives ?

Le deuxième volet concerne la recherche sur les zones frontalières. Elle fut 
longtemps plutôt le domaine des sociologues et géographes, mais a attiré 
pendant les dernières années un intérêt croissant parmi les historiens  106. 

105 À titre d’exemple, Roger Chickering et Stig Förster (dir.), Anticipating Total War. The German 
and American Experiences, 1871-1914, Cambridge, Cambridge University Press, 1999 ; Roger 
Chickering, Stig Förster et Bernd Greiner (dir.), A World at Total War. Global Conflict and the 
Politics of Destruction, 1937-1945, Cambridge, Cambridge University Press, 2005 ; Alya Aglan 
et Robert Frank (dir.), 1937 – 1947. La guerre-monde, Paris, Gallimard, coll. « Folio histoire », 
2015, 2 vol.

106 Voir Étienne François, Jörg Seifarth, Bernhard Struck (dir.), Die Grenze als Raum, Erfahrung 
und Konstruktion. Deutschland, Frankreich und Polen vom 17. bis zum 20. Jahrhundert, 
Frankfurt/Main/New York, Campus, 2007 ; Christophe Duhamelle, Andreas Kossert 
et Bernhard Struck (dir.), Grenzregionen. Ein europäischer Vergleich vom 18. bis zum 
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Les approches sont aussi variées que les thèmes et les problématiques traitées, 
mais presque tous les travaux partagent un même souci : expliquer et écrire 
l’histoire des régions frontalières non pas de par le centre d’un État(-nation) 
– l’approche généralement privilégiée jusque-là – mais de par la périphérie. Ce 
changement de perspective important va de pair avec un constat : la périphérie 
n’est périphérique que géographiquement, mais s’avère souvent cruciale pour 
comprendre l’évolution des États-nations en Europe depuis le xviiie siècle. 
En résulte un plaidoyer pour écrire l’histoire de l’État-nation davantage par la 
périphérie et non plus exclusivement par les centres de pouvoir. Cette idée a été 
reprise en quelque sorte par Dietmar Süß dans son ouvrage récent sur la société 
allemande à l’époque national-socialiste (sans que l’auteur semble directement 
inspiré par l’historiographie des frontières) 107. Elle est tout aussi pertinente pour 
l’histoire de la France des années 1930 et 1940.

Un troisième volet comprend les débats sur les modes et l’état de la préparation 
à la guerre et notamment la mobilisation des économies et des populations. Ces 
questions concernent en principe tant le cas allemand que le cas français, mais 
c’est surtout pour la Troisième République finissante qu’elles ont suscité des 
débats controversés. Ceux-ci ont leur origine à l’heure des événements mêmes 
quand la droite nationaliste oppositionnelle polémiqua contre les gouvernements 
issus du Front populaire, puis le régime de Vichy contre la République tout 
court, reprochant aux responsables des gouvernements précédents d’avoir 
négligé l’armement et la préparation de la nation à la guerre et d’être ainsi 
responsables de la défaite. Cette image très négative et unilatérale, empreinte 
par la propagande vichyssoise, fut ensuite largement corrigée par la recherche 
historique 108. Le débat autour de la mobilisation au sens large est pourtant 
loin d’être clos. À commencer par le constat que les travaux empiriques sur la 
pratique de la mobilisation économique aux niveaux régional, départemental et 
local font largement défaut. Par le biais d’une comparaison franco-britannique, 
Talbot Imlay a attesté un relatif échec à la politique économique française des 
années 1938-1940. Selon lui, la préparation économique de la France à la guerre, 

20. Jahrhundert, Frankfurt/Main/New York, Campus, 2007 ; Katarzyna Stoklosa, Gerhard 
Besier (dir.), European border regions in comparison. Overcoming nationalistic aspects or 
re-nationalization ?, New York, Routledge, 2014 ; sur le plan conceptuel, voir aussi Michiel 
Baud et Willem Van Schendel, « Toward a Comparative History of Borderlands », Journal of 
World History 8/2, 1997, p. 211‑242 ; sur les border studies comme champ interdisciplinaire : 
Thomas Wilson M. et Hastings Donnan (dir.), A companion to border studies, Hoboken et al., 
Wiley Blackwell, 2012.

107 Dietmar Süß, „Ein Volk, ein Reich, ein Führer“. Die deutsche Gesellschaft im Dritten Reich, 
München, Beck, 2017.

108 Voir notamment Jean‑Louis Crémieux‑Brilhac, Les Français de l’an 40, Paris, Gallimard, 
1990, 2 vol ; Robert Frank, La Hantise du déclin. Le rang de la France en Europe, 1920-1960 ; 
finances, défense et identité nationale, Paris, Belin, 1994 ; Dominique Barjot, Deux guerres 
mondiales : 1914-1918, 1939-1945, Paris, Economica, 2012.
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restant dans un cadre largement libéral, aurait manqué d’efficacité, au moins 
en comparaison avec les démarches britanniques, plus dirigistes 109. Mais à quel 
point ce constat d’un manque d’efficacité peut-il être généralisé ? L’exemple 
des évacuations et la comparaison franco-allemande vont nous amener, nous le 
verrons, à nuancer cette interprétation.

Quant à l’historiographie du nazisme, trois débats sont particulièrement 
importants pour notre étude, dont le premier concerne le fonctionnement 
et la dynamique du régime, les deuxième et troisième la relation entre l’État 
et la société 110. Le caractère polycratique du régime, bien établi depuis les 
controverses acharnées des années 1970 et 1980 entre « intentionnalistes » et 
« fonctionnalistes », est réapparu au centre d’intérêt de plusieurs recherches 
récentes 111. Ces chercheurs mettent l’accent sur l’effet mobilisateur, dynamisant 
et radicalisant de la polycratie et soulignent que le fameux « chaos administratif » 
(Ämterchaos) du Troisième Reich, avec la multiplication d’administrations 
extraordinaires, des champs de compétences vaguement délimités et les rivalités 
entre les différentes bureaucraties et organisations, ne fut en fait chaotique qu’en 
apparence et ne doit surtout pas être interprété a priori comme dysfonctionnel 
et inefficace. Ils démontrent aussi les marges de manœuvre parfois considérables 
dont disposaient les instances administratives intermédiaires dans les régions 
du Reich (et dans les pays occupés), ainsi que les intérêts propres poursuivis 
par leurs chefs, notamment les Gauleiter, et les particularismes en résultant 
(Gaupartikularismus) 112. Notre projet livre au lecteur de nombreux nouveaux 
exemples. Nonobstant, ces structures, créant des concurrences perpétuelles 
et souvent violentes à l’intérieur de l’appareil administratif et politique, 

109 Talbot C. Imlay, Facing the Second World War: Strategy, politics, and economics in Britain 
and France, 1938-1940, Oxford/New York, Oxford University Press, 2003, p. 243‑298. C’est 
également le constat que faisait Michel Margairaz dans L’État, les finances et l’économie. 
Histoire d’une conversion. 1932-1952, Paris, CHEFF, 1991, t. 1.

110 Introduction approfondie pour le lecteur français, avec de nombreux renvois à la recherche 
très riche, Jean‑Paul Cahn, Stefan Martens et Bernd Wegner (dir.), Le Troisième Reich dans 
l’historiographie allemande. Lieux de pouvoir – Rivalités de pouvoirs, Villeneuve d’Asq, 
Presses du Septentrion, 2013 ; voir aussi L’Allemagne de Hitler 1933-1945, introd. François 
Bédarida, Paris, Éditions du Seuil, 1991.

111 Voir, pour l’une des positions primordiales, Hans Mommsen, « Hitler en tant que dictateur : la 
place du “Führer” dans le système de pouvoir national‑socialiste », dans J.‑P. Cahn, S. Martens 
et B. Wegner (dir.), Le Troisième Reich dans l’historiographie allemande, op. cit., p. 27‑38 ; 
et pour le débat actuel surtout Sven Reichardt et Wolfgang Seibel (dir.), Der prekäre Staat. 
Herrschen und Verwalten im Nationalsozialismus, Frankfurt/Main, Campus, 2011.

112 Michael Ruck, « Partikularismus und Mobilisierung – traditionelle und totalitäre 
Regionalgewalten im Herrschaftsgefüge des NS‑Regimes », dans S.  Reichardt et 
W. Seibel, Der prekäre Staat, op. cit., p. 75‑120 ; Jürgen John, Horst Möller et Thomas 
Schaarschmidt  (dir.), Die  NS-Gaue. Regionale Mittelinstanzen im zentralistischen 
„Führerstaat“, München, Oldenbourg, 2007.
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contribuaient pour une part importante et, à certains égards, décisive à la 
radicalisation permanente du régime et à sa dynamique criminelle 113.

Un deuxième faisceau de débats concerne la nature, le fonctionnement et 
les effets volontaires et involontaires de la politique économique du régime 
national-socialiste. En ce qui concerne le système économique, le rôle de l’État 
et les marges de manœuvre des entrepreneurs, Christoph Buchheim et Jonas 
Scherner contredisent l’idée d’une Kommandowirtschaft. Ils soulignent que les 
principes de la propriété privée et de la liberté de contracter étant maintenus, 
les entreprises gardèrent sous le nazisme une autonomie importante face à un 
État utilisant des incitations économiques plutôt que la contrainte 114. Cette 
discussion s’inscrit dans la lignée des débats plus anciens sur le soutien des 
élites industrielles à Hitler et autour de la question du « primat du politique » 
sur l’économique 115. Elle renvoie également à la politique du régime envers 
les ouvriers 116 et la politique sociale en général 117, qui ne justifie certes pas 
de le qualifier de Gefälligkeits- ou Wohlfühl-Diktatur 118, mais en effet de 

113 Voir Rainer Hudemann, « Nazisme et fascisme. Réflexions sur la place de l’idéologie dans 
l’avènement et les structures du régime », dans Serge Berstein et Michel Winock (dir.), 
Fascisme français ? La controverse, Paris, Éditions du CNRS, 2014, p. 193‑219 ; id., « Le 
concept de totalitarisme, la structure du national‑socialisme et le retour du politique dans la 
recherche », dans Jean Baudouin et Bernard Bruneteau (dir.), Le Totalitarisme. Le concept 
et ses usages, Rennes, PUR, 2014, p. 181‑198.

114 Christoph Buchheim, « Unternehmen in Deutschland und NS‑Regime 1933‑1945. Versuch 
einer Synthese », Historische Zeitschrift, 282/1, 2006, p. 351‑390 ; Christoph Buchheim et 
Jonas Scherner, « The Role of Private Property in the Nazi Economy. The Case of Industry », 
The Journal of Economic History 66/2, 2006, p. 390‑416. Cette interprétation est pourtant 
vigoureusement contestée notamment par Peter Hayes, voir Peter Hayes, « Corporate 
Freedom of Action in Nazi Germany », Bulletin of the German Historical Institute, 45, 
automne 2009, p. 29‑42. Voir aussi la réponse de C. Buchheim et J. Scherner, « Corporate 
Freedom of Action in Nazi Germany. A Response to Peter Hayes », Bulletin of the German 
Historical Institute, 45, automne  2009, p. 43‑50.

115 Ian Kershaw, Qu’est-ce que le nazisme ? Problèmes et perspectives d’interprétation, 
Paris, Gallimard, coll. « Folio histoire », nouv. éd. 2017, chap. 3. Le primat du politique sur 
l’économique a été largement confirmé par l’étude monumentale d’Adam Tooze, Le Salaire 
de la destruction : formation et ruine de l’économie nazie, Paris, Les Belles Lettres, 2012, qui 
attribue toutefois un rôle important à l’agentivité des entrepreneurs allemands. Synthèse : 
Johannes Bähr, « Entre marché et politique : les entreprises sous le Troisième Reich », 
dans J.‑P. Cahn, S. Martens et B. Wegner (dir.), Le Troisième Reich dans l’historiographie 
allemande, op. cit., p. 191‑205.

116 Pour une synthèse récente, voir Michael Schneider, In der Kriegsgesellschaft. Arbeiter und 
Arbeiterbewegung 1939 bis 1945, Bonn, Dietz, 2014.

117 Voir le débat controversé soulevé par Götz Aly, Comment Hitler a acheté les Allemands. 
Le IIIe Reich, une dictature au service du peuple, Paris, Flammarion, 2e éd. 2008 ; synthèse : 
Marie‑Bénédicte Vincent, Le Premier xxe Siècle, 1900-1949, t. 1 de Marie‑Bénédicte 
Vincent, Alain Lattard et Sandrine Kott, Histoire de la société allemande au xxe siècle, 
Paris, La Découverte, 2011 ; Pierre Ayçoberry (dir.), La Société allemande sous le IIIe Reich 
(1933-1945), Paris, Éditions du Seuil, 1998.

118 Selon les termes utilisés soit par Götz Aly lui‑même, soit par ses critiques.
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völkische Wohlfahrtsdiktatur 119, de même qu’à la mobilisation des femmes 
– en contradiction avec l’idéologie nazie 120 – et des effets « émancipateurs » du 
nazisme 121. Néanmoins, dans une perspective de comparaison internationale, 
il convient de ne pas surestimer le caractère novateur de la politique nazie dans 
ces domaines ; ainsi, les instruments de la politique économique ressemblaient 
jusqu’à un certain degré à ceux employés par le New Deal américain et ceux 
de la politique sociale – par exemple pour l’introduction des congés payés et 
des possibilités de vacances – à ceux du Front populaire français. La spécificité 
nazie se situait notamment, par rapport aux démocraties, dans l’ampleur de la 
dissimulation du coût de ces politiques et de leur instrumentalisation pour la 
préparation de la guerre. Une approche neuve vient d’être présentée dans ce 
contexte par Johann Chapoutot qui (re)construit, à partir d’une myriade d’écrits 
nationaux-socialistes et de manière systématique, une « culture » nazie 122.

Le troisième débat tourne autour de la notion de la Volksgemeinschaft 
(« communauté du peuple ») si chère à la propagande nazie 123. Resta-t-elle une 
formule creuse, de la seule propagande, visant à immobiliser la classe ouvrière 
et masquant, par un discours valorisant, les inégalités sociales persistantes 
voire croissantes ? ou acquit-elle, au moins dans l’imaginaire d’une partie de la 
population, une substance réelle, devenant ainsi également un fait social ? Peut-
elle même être utilisée comme un concept de recherche fructueux, permettant 
de faire ressortir les processus, interdépendants, d’inclusion et d’exclusion dans 
la société allemande de 1933 à 1945 ?

L’approche que nous avons choisie est comparative. La comparaison nous 
permet d’abord de dégager les spécificités nationales et régionales des évacuations. 
Elle sert ensuite de référence pour porter un jugement sur l’efficacité, le succès 
ou l’échec des mesures prises qu’il est nettement plus opportun d’évaluer en 
termes relatifs plutôt qu’absolus. Elle a enfin aussi une valeur explicative, car elle 
nous permet de mieux évaluer comment des facteurs comme le régime politique, 
le centralisme (côté français) ou la multiplicité des instances impliquées (côté 

119 Uwe Lohalm, Völkische Wohlfahrtsdiktatur. Öffentliche Wohlfahrtspolitik im 
nationalsozialistischen Hamburg, München, Dölling und Galitz, 2010.

120 Dörte Winkler, Frauenarbeit im „Dritten Reich“, Hamburg, Hoffmann und Campe, 1977.
121 Voir Nicole Kramer, Volksgenossinnen an der Heimatfront. Mobilisierung, Verhalten, 

Erinnerung, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2011.
122 Johann Chapoutot, La Loi du sang. Penser et agir en nazi, Paris, Gallimard, 2014.
123 Ian Kershaw, « Volksgemeinschaft. Potenzial und Grenzen eines neuen Forschungskonzepts », 

Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, vol. 59/1, 2011, p. 1‑17 ; Janosch Steuwer, « Was 
meint und nützt das Sprechen von der ‚Volksgemeinschaft‘? Neuere Literatur zur 
Gesellschaftsgeschichte des Nationalsozialismus », Archiv für Sozialgeschichte 53, 2013, 
p. 487‑534 ; Armin Nolzen, « Le NSDAP et la “Communauté du peuple”, 1933‑1945 », 
dans J.‑P. Cahn, S. Martens et B. Wegner (dir), Le Troisième Reich dans l’historiographie 
allemande, op. cit., p. 39‑59.
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allemand), les différences linguistiques et confessionnelles entre les évacués et 
les populations des zones d’accueil, pour n’en citer les plus importants, ont 
influencé les événements.

Au-delà du cadre comparatif, nous nous intéressons particulièrement aux liens 
et aux rapports entre les événements en France et en Allemagne qui s’avèrent, 
malgré la fermeture des frontières et le début des hostilités et contrairement à 
ce que l’on pourrait croire, à maints égards liés les uns aux autres. Ce sont ces 
transferts et interférences transfrontaliers et transnationaux, jusque-là ignorés 
dans les publications sur les évacuations, que nous nous proposons de mettre 
en relief afin de libérer les récits des événements de la cage du nationalisme 
historiographique dans lequel ils sont jusque-là enfermés. Ce n’est pas par 
souci d’une mode historiographique que nous adoptons une telle perspective 
transnationale, mais parce qu’elle nous permet, tout comme le regard 
comparatif, de mieux comprendre et expliquer. Elle nous permet aussi de mieux 
établir quand, où et à quel point les flux transfrontaliers et transnationaux sont 
interrompus. En effet, faire de l’histoire transnationale ne signifie pas voir des 
interconnexions, croisements et enchevêtrements partout et montrer à quel 
point ils sont importants ; au contraire, la démarche transnationale implique de 
s’intéresser au même titre aux liens coupés, d’établir les moments de rupture, de 
mettre en relief les processus de désenchevêtrement et leurs conséquences 124.

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET STRUCTURE DU LIVRE

Sans prétendre à l’exhaustivité, les chapitres qui suivent apportent tous divers 
éléments de réponses aux questionnements présentés ci-dessus, la comparaison 
se faisant soit au sein du même chapitre, soit par la confrontation de deux 
études de cas consécutives. Parmi le grand éventail des résultats, quelques traits 
généraux et transversaux méritent d’être évoqués préalablement.

Sur le plan empirique, le nombre d’évacués est nettement supérieur à ce que 
nous attendions. Surtout du côté allemand, les chiffres figurant jusqu’alors dans 
la littérature doivent donc être considérablement revus à la hausse.

Il s’avère ensuite que la France avait mieux préparé les évacuations que 
l’Allemagne et qu’elle fut aussi, somme toute, mieux préparée à résoudre les 
problèmes qui en résultaient. En ce qui concerne les évacuations, on ne peut 
certainement pas dire que la France « a échoué, sur le plan politico-économique, 

124 Voir, pour une structuration conceptuelle, Rainer Hudemann, « Sarre‑Lor‑Lux : Réseaux 
dans une région centrale de l’Europe », dans Rainer Hudemann (dir.), Lieux de la mémoire 
transfrontalière, op. cit.
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au test de la guerre 125 ». Il faut donc relativiser l’idée selon laquelle la France 
aurait été mal préparée à la guerre en comparaison avec l’Allemagne nazie 
– surtout quand il s’agissait de la protection de la population civile. Les 
structures concurrentielles et, pour les évacuations, souvent dépourvues 
de définitions claires dans l’appareil nazi ont considérablement entravé un 
déroulement ordonné, voire satisfaisant, de ces premiers déplacements de masse 
de populations de la guerre.

Par ailleurs, les évacuations ont créé de nombreux problèmes et conflits des deux 
côtés de la frontière, mais les autorités françaises semblent les avoir globalement 
un peu mieux gérés. En général, celles-ci ne furent pas moins efficaces que les 
autorités allemandes, parfois même plus efficaces, par exemple pour mobiliser 
la force de travail des mineurs de fond évacués. L’idée reçue selon laquelle une 
dictature serait plus efficace qu’une démocratie n’est donc pas confirmée ici.

D’autre part, tant en Allemagne qu’en France, les acteurs administratifs 
intermédiaires, mais aussi les entrepreneurs, les travailleurs et les autres 
évacués avaient en général des marges de manœuvre importantes, nonobstant 
les tentatives, surtout par l’État nazi, de les réduire et de resserrer le contrôle. 
Ce résultat contribue à relativiser le caractère présumé totalitaire du régime nazi, 
au moins en 1939-1940.

Ainsi, l’action des Églises pouvait alléger le destin des populations déracinées 
à bien des égards. Cependant, des deux côtés, elles rencontrèrent des obstacles. 
En France, la séparation des Églises et de l’État depuis 1905 avait pour effet 
de laisser les cultes – catholique, protestant, juif – en dehors des préparatifs 
de l’évacuation, alors que dans la réalité leur rôle s’avéra des plus utiles. 
En Allemagne, les Églises souffraient de l’hostilité générale du régime à leur 
égard, renforcée par la politique du NSDAP de refouler des organisations de la 
société civile autant que l’armée afin d’asseoir sa propre réputation.

En outre, au-delà de leurs conséquences immédiates, les évacuations des zones 
frontalières en 1939-1940 eurent des impacts non négligeables à moyen et à 
long terme. Notamment sur les plans juridique et administratif, d’importants 
effets d’apprentissage et des continuités sont à noter, mais également des effets 
économiques et socio-culturels :
– Les instances principales chargées de la planification et de l’organisation 

restant les mêmes, les expériences de 1939-1940 influencèrent directement la 
mise en œuvre de toutes les évacuations ultérieures en Allemagne (évacuations 
de femmes et d’enfants des villes exposées aux raids aériens, déplacements 
d’entreprises industrielles, évacuations de populations frontalières à l’est et à 

125 « […] in the political-economic dimension France failed the test of war » (T. Imlay, Facing the 
Second World War, op. cit., p. 298).
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l’ouest dans la phase finale de la guerre), mais aussi dans la France républicaine 
et de Vichy (« exode » de mai-juin 1940, secours aux réfugiés au niveau 
départemental, évacuations de villes bombardées par les Alliés).

– Les dispositions administratives et juridiques prises à l’occasion des 
évacuations de 1939-1940 pour régler les questions de subsistance et 
d’allocation, d’indemnisation, de dédommagement, de réquisition, de lutte 
contre le pillage, de reconstruction de villages et villes détruits, etc. restèrent 
en vigueur et devinrent des éléments clés de la gestion publique pendant et 
après la guerre.

– Au niveau des pratiques politiques et administratives, les évacuations de 1939-
1940 servirent de premier banc d’essai à la coopération entre autorités 
militaires, administration civile, entreprises, organismes privés et – dans le 
cas allemand – parti national-socialiste en période de guerre. En France, la 
question du retour des populations évacuées devint une première épreuve 
démontrant les possibilités et les limites d’une collaboration entre autorités 
françaises et occupants allemands.

– Les évacuations de 1939-1940 furent une étape importante dans la 
reconfiguration de l’assistance sociale. Elles incitèrent les organismes 
existants – publics, confessionnels et privés – à s’adapter aux conditions 
de la guerre et provoquèrent la création de nouvelles œuvres charitables 126.

– Sur les plans économique, social et culturel, les évacuations créèrent ou 
renforcèrent les liens des zones évacuées avec les zones adjacentes ainsi qu’avec 
l’intérieur du pays (liens personnels, création d’amicales, déplacements 
et coopérations d’entreprises) dont certains furent éphémères ou limités 
au temps de la guerre, d’autres plus durables (parrainage et coopérations 
entre communes).

Enfin, dans le contexte de la seconde guerre mondiale, les évacuations ont 
servi – sinon toujours intentionnellement dès le début, en tous cas dans la 
pratique de la dynamique de la violence – à préparer l’organisation des nouveaux 
grands crimes. Cela concerne le démarrage de l’« euthanasie » pendant l’hiver 
1939-1940, qui devait coûter la vie à environ 200 000 handicapés et patients 
psychiques en Allemagne et atteindre nombre de territoires occupés, par le 
déplacement de ces personnes qu’analyse Jasmin Nicklas dans ce volume. 
Est concernée l’organisation financière ultérieure de la guerre considérée par 
Mathieu Dubois. Et les expériences de l’évacuation servirent notamment 
directement l’organisation des grands déplacements suivants de populations, 
qui devaient mener soit à la destruction de millions de vies dans le cadre de la 
Shoah et au-delà, soit au déracinement de millions d’autres.

126 Voir, ci‑dessous, Daniel Hadwiger.
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La première partie du livre, consacrée à la planification et à l’organisation des 
évacuations de 1939-1940, est ouverte par une comparaison systématique, par 
Nicholas Williams 127, des conceptions et démarches en France et en Allemagne 
du lendemain de la première guerre mondiale jusqu’en 1940. Les deux études 
de cas qui suivent se concentrent sur des institutions spécifiques qui jouent un 
rôle crucial dans l’organisation des évacuations : d’abord le Service central des 
Réfugiés sous l’autorité de Robert Schuman, retracé par Alexandre Rolland ; 
puis, dans le chapitre rédigé par Armin Nolzen, le parti national-socialiste qui, 
avec ses formations annexes, se réserve un rôle particulier dans l’organisation 
de l’évacuation et l’encadrement des évacués afin de se présenter comme un 
acteur puissant et proche de la population allemande, créant ainsi de nombreux 
problèmes de coordination administrative.

La deuxième partie s’intéresse aux ressources que les autorités doivent mobiliser 
pour mettre en œuvre l’évacuation ou qu’elles cherchent en revanche à protéger 
au moment de l’évacuation, que ces ressources soient financières, économiques 
ou culturelles. Dans un chapitre sur le financement des évacuations en France et 
en Allemagne, Mathieu Dubois s’interroge sur le coût des différentes branches 
de l’opération pour tenter de chiffrer leur part respective et de déterminer le 
poids d’ensemble de l’évacuation sur les finances publiques (État, communes) 
et les modalités budgétaires du financement par deux États en guerre. Luise 
Stein décrit ensuite les interventions étatiques allemandes et françaises auprès 
des entreprises évacuées. Analysant l’encadrement juridique aussi bien que les 
démarches concrètes, elle met en lumière les positionnements en partie, mais 
pas totalement divergents entre la Troisième République et le Reich allemand 
face à l’économie privée. La question des biens culturels évacués est enfin 
traitée sous forme d’une étude de cas présentée par Rainer Möhler. Ce chapitre 
examine le comportement de la Reichsuniversität Straßburg, mise en place par 
l’occupant dès 1940, vis-à-vis de l’Université de Strasbourg et de la Bibliothèque 
nationale universitaire repliées en septembre 1939 à Clermont-Ferrand dans 
le Puy-de-Dôme 128.

La troisième partie est vouée à la propagande et à la politique sociale, 
deux aspects souvent interconnectés dans la mesure où les autorités s’en 
servaient pour assurer la loyauté des populations évacuées. Ce constat est 
pertinent des deux côtés de la frontière même si le caractère instrumental 
est plus évident et prononcé dans l’Allemagne nazie. Le chapitre sur la 

127 Nicholas Williams, Maude Williams et Luise Stein publieront prochainement leurs thèses de 
doctorat, déjà soutenues, sur les contextes de leurs contributions dans ce volume.

128 Pour les collections des musées, voir Philippe Tanchoux, « L’évacuation des collections 
des musées du Nord et de l’Est de la France lors de la Seconde Guerre mondiales », dans 
F. Lemmes et al., Evakuierungen im Europa der Weltkriege, op. cit., p. 109‑121.
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« guerre des mots et d’images », rédigé par Maude Williams, montre que 
les évacuations de la région frontalière jouent un rôle, sinon important, du 
moins révélateur des politiques de propagande divergentes des deux États, 
mais prouve aussi l’importance de rumeurs de toutes sortes et l’impuissance 
des deux États à contrôler complètement les flux d’information. Daniel 
Hadwiger compare ensuite les différentes activités d’assistance en Allemagne 
et en France en faveur des évacués en se concentrant, dans chaque pays, 
sur la principale organisation d’assistance faisant le lien entre l’État et 
les évacués : la Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV) et le Secours 
national (SN). Si les évacuations sont révélatrices du comportement des 
États et de leurs administrations envers la population majoritaire, elles le 
sont encore davantage du traitement des groupes marginalisés de la société. 
Jasmin Nicklas approfondit cette problématique en prenant l’exemple des 
institutions psychiatriques allemandes et françaises qui furent évacuées, avec 
leurs patients, dans des zones frontalières en 1939.

La quatrième partie est consacrée au séjour des populations évacuées dans 
les régions d’accueil et comprend trois études de cas : sur les évacués du 
Landkreis St. Ingbert (Sarre) en Thuringe (Tom Fehrmann), sur les évacués 
jurassiens et les expulsés d’Alsace-Lorraine dans le Tarn (Léa Dumas) et sur les 
évacués alsaciens dans les Landes (André Savoye). Ces études de cas mettent en 
lumière les expériences, à bien des égards similaires, des populations évacuées : 
les nombreux défis de la vie quotidienne, les tentatives d’encadrement et de 
contrôle par les autorités, les relations, souvent conflictuelles, entre les évacués 
et la population locale ainsi que l’importance de réseaux formels et informels 
créés entre les évacués d’une même région ou localité d’origine.

Les trois chapitres de la cinquième partie élargissent le champ d’exploration 
en étudiant les plans et mesures d’évacuation respectivement dans les zones 
frontalières franco-espagnoles – étudiées, du point de vue de l’état-major de 
l’armée en France par Simon Catros –, franco-italiennes – exposées par Diane 
Grillère-Lacroix – et germano-polonaises – retrouvées par Pawel Sekowski. 
Ce regard sur les autres frontières principales de la France et de l’Allemagne 
permet non seulement une mise en perspective comparative supplémentaire, 
le cas polonais contrastant nettement avec les démarches des deux côtés de 
la frontière franco-allemande 129. Il permet également de retracer des effets 

129 Pour les évacuations d’enfants en Grande‑Bretagne pendant la seconde guerre mondiale 
et les évacuations dans les régions occidentales de l’Union soviétique en 1941, voir John 
Stewart, « The Evacuation of British Children during World War II. Planning, Execution, and 
Perceptions », dans F. Lemmes et al., Evakuierungen im Europa der Weltkriege, op. cit., 
p. 157‑171 ; Alexander Friedman, « Die Evakuierung von 1941 in der Sowjetunion zwischen 
Propaganda und Wirklichkeit. Der Fall Weißrussland », dans ibid., p. 141‑156.
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d’apprentissage, surtout en France, avec l’expérience de la frontière allemande 
influant sur les évacuations ultérieures le long de la frontière italienne 130.

Dans le chapitre final, Eva Kübler étudie de façon comparative les différentes 
manifestations de la mémoire des évacuations de 1939-1940, les acteurs 
impliqués, leurs intérêts et motivations qui tous ensemble font que cette 
mémoire reste bien présente dans les régions concernées jusqu’à aujourd’hui.

Le panorama dressé dans ce livre est donc vaste et détaillé. Il n’est pas pour 
autant exhaustif. Notamment, les populations juives ne sont pas traitées 
comme un sujet à part quoique la question de leur sort se pose à cause de 
la politique antisémite, leur persécution, spoliation et destruction physique 
sur le sol allemand aussi bien que dans les territoires annexés et occupés 
par le Troisième Reich. Si les juifs sont peu mentionnés dans ce livre, c’est 
surtout parce qu’il est difficile de les saisir dans nos sources. En France, les 
personnes de croyance juive furent évacuées sans aucune distinction comme 
toutes les autres et n’apparaissent donc a priori pas comme un groupe à part 
dans les sources administratives. Reste à savoir à quel point la population juive 
évacuée, dont de nombreuses personnes de nationalité étrangère, allemandes 
et germanophones en particulier, subissait déjà des discriminations dans les 
zones d’accueil avant l’armistice 131 – une question qui touche les débats sur 
la montée de la xénophobie et de l’antisémitisme dans la France des années 
trente et les continuités ou non entre la Troisième République finissante et le 
régime de Vichy. De toute façon, à l’été 1940, les évacués juifs firent partie 
de ceux à qui les autorités allemandes interdisaient le retour en Alsace et 
en Moselle. En Allemagne, étonnamment, il ne semble pas avoir existé de 
plan prévoyant ce qu’il fallait faire avec les personnes juives habitant encore 
dans la zone frontalière à évacuer, alors que beaucoup d’entre eux avaient 
déjà quitté le pays avant septembre 1939. Que l’évacuation ait été un facteur 
accélérateur de la pratique de persécution et d’exclusion est une hypothèse 
plausible, mais qu’il reste toutefois à vérifier en détail. En octobre 1940, 

130 Pour la question de l’observation, des transferts et des effets d’apprentissage transnationaux, 
voir la contribution de Maude Williams au présent volume ainsi que Georg Kreis, « Unreliable 
Patriots? The Evacuation Issue in Switzerland in the Spring of 1940 », dans F. Lemmes et al., 
Evakuierungen im Europa der Weltkriege, op. cit., p. 125‑140.

131 Voir Teresa Franitza, Die jüdische Bevölkerung aus dem Elsass und die Evakuierung des 
deutsch-französischen Grenzraums (1939-1945), mémoire de Bachelor, Ruhr‑Universität 
Bochum, 2015.
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la plupart des juifs habitant encore en Sarre, dans le Palatinat et le Pays de 
Bade furent expulsés vers le camp d’internement de Gurs en France dans le 
cadre de « l’action Wagner-Bürckel ». Par cette décision, les deux Gauleiter 
s’empressaient d’éliminer, dans les territoires sous leur responsabilité, tous les 
Juifs et personnes considérés comme juives par les nazis 132.

132 Voir Gerhard J. Teschner, Die Deportation der badischen und saarpfälzischen Juden am 
22. Oktober 1940. Vorgeschichte und Durchführung der Deportation und das weitere Schicksal 
der Deportierten bis zum Kriegsende im Kontext der deutschen und französischen Judenpolitik, 
Frankfurt/Main, Peter Lang, 2002 ; pour les juifs sarrois, Dieter Wolfanger, Das Schicksal der 
saarländischen Juden unter der NS-Herrschaft, St. Ingbert, VFG, 1992 ; Claude Laharie, Le Camp 
de Gurs 1939-1945. Un aspect méconnu de l’histoire de Vichy, Biarritz, Atlantica, 3e éd., 1993.
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Les cartes suivantes ont été réalisées à partir de données statistiques trouvées 
dans les Archives nationales (F23/225-229) et départementales françaises, dans les 
archives du ministère de l’Économie du Reich au Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde 
(Barch/R 3101/32215), complétées par des informations récoltées ponctuellement 
par les différents membres du programme dans d’autres archives ou publications. 
Ces données permettent de reconstituer une géographie des divisions administratives 
françaises et allemandes concernées par les départs, le transit et l’accueil des évacués.

Côté français, la carte replace l’évacuation des Alsaciens-Mosellans dans le contexte 
plus large de l’accueil de deux millions de réfugiés dans les 4/5e des départements 
entre septembre 1939 et avril 1940. Les évacués alsaciens-mosellans se localisent 
principalement dans les huit départements prévus par le plan d’évacuation dans le 
Sud-Ouest de la France. Toutefois, un grand nombre de départements sont également 
affectés par le transit ou l’installation des évacués : dans les départements proches des 
zones de départ, tout au long des itinéraires et en particulier dans les départements 
d’hébergement de transit, dans les régions à fort besoin de main d’œuvre qualifiée 
(Pas-de-Calais, Centre-Est), mais également dans d’autres départements accueillant 
des centres administratifs (Seine, Ille-et-Vilaine) ou prévus comme départements 
d’accueil par le plan d’évacuation de la frontière italienne (Puy-de-Dôme, 
Corrèze, Ardèche).

Côté allemand, le plan d’évacuation fut moins bien respecté et les évacués se 
répartirent dans une vaste zone centrale de seize Gaue éloignés des frontières ouest 
et est, toutes deux affectées en même temps par le conflit. Ces Gaue d’accueil se 
limitaient aux anciennes frontières du Reich de 1937 et l’accueil des évacués ne 
concerna ni les Sudètes ni l’Autriche. L’importante réorganisation de la répartition 
des évacués dont il fut question fin septembre 1939 pour solliciter davantage l’Est 
du territoire suite à la victoire contre la Pologne ne fut vraisemblablement jamais 
mise en œuvre. Les principaux Gaue d’accueil furent la Thuringe, la Hesse, le 
Wurtemberg, Hambourg et le Hanovre.

La comparaison des différentes zones d’accueil dans les deux pays met en évidence 
l’exécution des plans d’évacuation qui fut davantage menée à bien en France qu’en 
Allemagne. La répartition des évacués demeura beaucoup plus diffuse en Allemagne, 
même si en France la répartition dans les départements du Sud-Ouest fut loin 
d’être exclusive. La répartition des réfugiés fut également plus urbaine en Allemagne 
(Hambourg, Hanovre, Cassel, Magdebourg) et plus rurale en France en dehors 
d’exceptions notables telles que les bassins miniers. Enfin, l’éloignement relatif des 
principales zones d’accueil françaises nécessitaient une logistique plus importante. 
En dehors de ces différences, les cartes montrent l’ampleur de l’opération qui toucha 
une large part du territoire dans les deux pays.



1. Répartition des évacués de la zone frontalière sur les territoires français et allemand 
en octobre 1939 : circonscription administrative de départ et accueil



     

2. Répartition des populations évacuées de la zone frontalière  
sur les territoires français et allemand en octobre 1939 : effectifs recensés
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STATISTIQUES

Les statistiques suivantes présentent l’état des données dont disposaient certaines 
autorités françaises et allemandes au cours des évacuations. Il s’agit davantage d’un 
aperçu de la situation d’ensemble que de chiffres précis et parfaitement fiables, dans 
la mesure où ces sources sont à la fois lacunaires et méthodologiquement imparfaites. 
Si les statistiques locales abondent, le comptage des évacués était rendu difficile 
par la confusion régnant sur le terrain entre les différentes catégories de personnes 
déplacées (évacués/réfugiés) de provenances diverses, autant que par leur mobilité 
mal contrôlée sur l’ensemble du territoire. Avant même la fin de la Drôle de guerre, 
des milliers d’évacués étaient déjà rentrés dans leurs régions d’origine tandis que 
d’autres avaient élu domicile dans des régions qui ne leur avaient pas été assignées 
au départ, notamment dans les zones traversées par les itinéraires d’évacuation. Les 
statistiques des différentes autorités en charge (locales, nationales, administratives, 
militaires, partisanes) varient d’ailleurs parfois considérablement. Ces données 
reflètent donc également la complexité de la gestion des évacués par les autorités et 
l’effort de rationalisation qu’elles entreprirent, en particulier dans les zones d’accueil. 
Les statistiques suivantes ont également servi de base à l’établissement des cartes 
proposées dans ce volume.
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PRINCIPAUX DÉPARTEMENTS D’ACCUEIL DES ÉVACUÉS D’ALSACE-MOSELLE EN FRANCE 1

Département Nombre d’évacués recensés

Haute-Vienne 62 848

Indre 15 322

Vienne 82 793

Dordogne 98 355

Charente 83 000

Pas-de-Calais 30 000

Deux-Sèvres 1 150

Gironde 27 286

Lot-et-Garonne 8 481

Charente-Inférieure 14 000

Gers 12 590

Landes 30 632

Alpes-Maritimes 500

Ardèche 236

Nièvre 10 300

Puy-de-Dôme 2 118

Tarn-et-Garonne 73

Vaucluse 160

Oise 400

Cantal 6 000

Cher 6 000

Loire 5 000

TOTAL 497 244

1 Ces statistiques ont été établies à partir des rapports des préfets consultables dans la série F23 
des archives nationales (/225‑229). Constitués à partir de l’automne 1939, la plupart de ces 
rapports sont destinés à dresser un état général de la situation adressé au ministre de l’Intérieur 
en mars 1940.
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PRINCIPAUX GAUE D’ACCUEIL DES ÉVACUÉS DE LA FRONTIÈRE FRANÇAISE EN ALLEMAGNE 1

Gau d’accueil Nombre d’évacués recensés

Ost-Hannover 700

Mecklenburg 3 938

Süd-Hannover-Braunschweig 44 022

Westfalen-Nord 1 354

Magdeburg-Anhalt 38 000

Berlin 957

Thüringen 91 955

Kurhessen 80 722

Bayerische Ostmark 38 203

Franken 17 161

Mainfranken 54 338

Württemberg-Hohenzollern 71 000

Schwaben 10 223

München-Oberbayern 6 955

Hamburg 38 000

Hessen-Nassau 4 100

TOTAL 547 117

1 Ces statistiques ont été établies à partir de « l’état de l’évacuation au 15 octobre » consultable 
dans les archives du ministère de l’Économie du Reich (BArch, R 3101/32215, « Stand der 
Freimachung am 15. Oktober »). Les données du document figurent intégralement ci‑dessous.
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ÉTAT DE L’ÉVACUATION AU 15 OCTOBRE/STAND DER FREIMACHUNG AM 15. OKTOBER

Région  
(Bezirk)

District
(Kreis)

Nombre 
d’évacués 
recensés

Origine

Wehrkreis I

Stade Rotenburg 700

Wehrkreis II

Mecklenburg Schwerin-Land 1 887 Saarburg

Rostock-Land 2 051 Saarbrücken
Saarlautern

Wehrkreis XI

Hannover Hannover-Land 392 Saarbrücken-Land
Saarlautern

Hameln-Stadt 1 851 Ibid.

Schaumburg-Lippe Bückeburg 466 Aachen

Stadthagen 888 Ibid.

Hildesheim Hildesheim-Land 940 Saarbrücken

Alfeld 1 023 Ibid.

Northeim 104 Ibid.

Göttingen-Stadt 1 750 Saarbrücken-Land

Marienburg i.H. 5 400 Saarburg, Wadern, Bitburg, Trier

Osterode 1 550 Saarbrücken-Stadt und Saarbrücken-Land

Zellerfeld 72 Saarbrücken

Braunschweig Gandersheim 7 154 Bitburg, Prüm

Wolfenbüttel 7 597 Saarburg, Saarlautern, Bitburg

Braunschweig-Stadt 1 425 Saarbrücken

Braunschweig-Land 6 078 Saarbrücken, Trier

Helmstedt 2 105 Saarburg, Merzig

Blankenburg a/Harz 2 824 Saarlautern

Magdeburg 38 000 Saarbrücken, Wallerfangen, Altenkessel, 
Orscholz, Trassem (Kreis Saarburg), 
Dillingen, Püttlingen, Hostenbach, 
Saarlautern, Kirf, Kollesleuken, 
Merzig, Fenne, Körrig, Schaffhausen, 
Zweibrücken, Bisten, Saarfels, Weiten, 
Beckingen, Völklingen, Faha (Saarburg), 
Kastel, Saarburg, Kahren, Dorf im 
Warndt, Hemmersdorf, Biebelhausen, 
Meurich, Diefflen, Geislautern, 
Wehingen, Hilbringen, Ludweiler, Rodt 
bei Taben, Oberbillig, Wasserliesch, 
Merzkirchen, Mettlach, Zewen

Wehrkreis III

Potsdam Westprignitz 957 Merzig, Saarlautern

Wehrkreis IX

Erfurt Heiligenstadt 6 100 Saarbrücken, Stadt und Land

Worbis 1 580 Idem
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Région  
(Bezirk)

District
(Kreis)

Nombre 
d’évacués 
recensés

Origine

Grafschaft. Hohenstein 
(Nordhausen)

6 050 Saarlautern, Saarbrücken

Nordhausen-Stadt 5 164 Saarbrücken, Saarburg, Saarlautern, 
Ottweiler

Mühlhausen-Land 1 412 Saarbrücken-Land

Mühlhausen-Stadt 2 105 Idem

Langensalza 7 979 Saarlautern, Ottweiler, Saarbrücken

Weissensee 3 426 Saarbrücken Stadt und Land

Schleusingen 2 607 Idem

Erfurt Stadtkreis 6 756 Saarbrücken-Land
Zweibrücken

Ziegenrück 2 310 Saarbrücken, Homburg

Kassel Kreis der Twiste (Arolsen) 4 204 Saarbrücken Stadt und Land, Saarlautern, 
Merzig, St. Ingbert, Saarburg, Pirmasens

Frankenberg 4 680 Idem

Kreis der Eder (Wildungen) 2 359 Idem

Hofgeismar 6 320 Idem

Wolfhagen 5 845 Idem

Fritzlar-Homberg 5 779 Idem

Ziegenhain 4 100 Idem

Wehrkreis IX

Kassel Kassel-Stadt 7 848

Kassel-Land 8 004

Melsungen 5 638

Witzenhausen 2 328

Eschwege 7 271

Rotenburg 7 696

Hersfeld 6 296

Hünfeld 3 796

Schmalkalden 3 208

Marburg 344

Korbach 2 314

Hildesheim Hann.-Münden 6 000 Saarbrücken Stadt und Land

Thüringen Eisenach-Stadt 4 776 Saarbrücken-Stadt, Ottweiler, Wadern

Eisenach-Land 8 424 Saarbrücken, Saarlautern

Meiningen 6 745

25

Saarbrücken-Land, Merzig
Geisteskranke

Hildburghausen 4 255 Saarbrücken-Land, Saarlautern

Gotha-Land 8 903 Saarbrücken Stadt und Land, St. Ingbert, 
Saarlautern

Gotha-Stadt 1 090 St. Ingbert, Pirmasens
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Arnstadt-Stadt 1 785 Idem

Arnstadt-Land 2 779 Idem

Weimar-Stadt 3 132 Idem, Saarlautern

Weimar-Land 5 228 Saarbrücken, Saarlautern

Apolda-Stadtkreis 1 077 St. Ingbert, Homburg, Saarbrücken, 
Saarlautern

Camburg 220 Saarbrücken

Stadtroda 2 100 Idem
Jena Stadtkreis 543 Idem, Merzig
Gera-Land 8 708 Saarbrücken Stadt und Land, St. Ingbert, 

Saarlautern, Trier-Land
Gera-Stadt 6 443 Zweibrücken, Saarbrücken-Land
Greiz-Land 1 000 Prüm Stadt und Land, Kaiserslautern
Greiz-Land 2 000
Sondershausen 9 257 Saarbrücken-Land, Saarlautern
Rudolstadt 2 599 Saarbrücken-Land
Saalfeld 909 Idem, Saarlautern
Schleiz 2 986 Zweibrücken, Pirmasens, Saarbrücken

Wehrkreis XIII
Thüringen Sonneberg 2 763 Zweibrücken (St. Ingbert)

Hersbruck 1 000 Zweibrücken-Land
Ober- und 
Mittelfranken 
(Ansbach)

Kronach 3 837 Idem, St. Ingbert, Saarbrücken

Naila 2 671 Zweibrücken Stadt und Land, St. Ingbert
Hof-Land 3 576 Zweibrücken, Saarbrücken Stadt und 

Land
Hof-Stadt 2 965 Zweibrücken Stadt und Land
Stadtsteinach 3 400 Idem, Saarbrücken Stadt und Land
Kulmbach 3 289 Idem
Bayreuth 8 177 Idem, St. Ingbert, Saarbrücken Stadt 

und Land (davon 110 Irre in Anstalt in 
Bayreuth)

Ebermannstadt 1 423 Zweibrücken Stadt und Land
Pegnitz 2 434 Idem

Niederbayern-
Oberpfalz 
(Regensburg)

Kemnath 1 100 Zweibrücken-Land

Eschenbach 288 Zweibrücken Land und Stadt, 
Saarbrücken Land und Stadt, Primasens 
Stadt und Land, Bergzabern, Homburg,

Neustadt an der Weinstraße 1 970 Zweibrücken Stadt und Land, Pirmasens, 
Homburg

Niederbayern-
Oberpfalz 
(Regensburg)

Sulzbach-Rosenberg 1 000 Pirmasens, Zweibrücken-Land

Amberg Stadt und Land 1 260 Pirmasens, Zweibrücken Stadt und Land, 
Saarbrücken-Land
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Origine

Tirschenreuth 1 400
Ober- und 
Mittelfranken 
(Ansbach)

Fürth Stadt und Land 158 Zweibrücken, Saarbrücken, 
Kaiserslautern, Speyer

Nürnberg Stadt und Land 4 981 Pirmasens, Zweibrücken
Weissenburg 981 Saarbrücken Stadt und Land
Hilpoltstein 78 Pirmasens, Zweibrücken, Karlsruhe

Niederbayern-
Oberpfalz 
(Regensburg)

Regensburg Stadt und Land 203 
+ 17

206

Irre und Pflegepersonal aus 
Klingenmünster

Deggendorf 50 Irre aus Klingenmünster
Mainfranken 
(Würzburg)

Marktheidenfeld 3 329 Pirmasens

Lohr 3 216 Idem
Gemünden 2 175 Zweibrücken-Stadt, Pirmasens
Karlstadt 4 103 Pirmasens
Ochsenfurt 3 910 Idem
Kissingen 3 642 Idem
Mellrichstadt 1 739
Neustadt a. Aisch 1 808
Brückenau 1 910 Pirmasens
Hammelburg 1 084 Pirmasens-Land
Königshofen 1 328 Idem
Hofheim 1 725 Saarpfalz
Schweinfurt-Land 4 060 Pirmasens-Land, Zweibrücken
Ebern 1 150 Landau
Haßfurt 5 545 Pirmasens und Germersheim
Gerolshofen 7 651 Idem
Kitzingen 5 963 Pirmasens

Ober- und 
Mittelfranken 
(Ansbach)

Coburg-Land 1 497 Pirmasens Stadt und Land

Staffelstein 1 264 Bergzabern
Lichtenfels 4 362 Idem
Bamberg-Land 3 170 Bergzabern, Pirmasens
Forchheim 518 Bergzabern
Höchstädt a. d. Aisch 10 Idem
Neustadt a. d. Aisch 13 Idem
Ansbach-Stadt 21 Zweibrücken, Pirmasens, Saarbrücken
Feuchtwangen 21 Pirmasens
Dinkelsbühl 67 Pirmasens Stadt und Land, Saarbrücken
Eichstätt (Wehrkreis VII) 20 Saarbrücken-Land, St. Ingbert

Wehrkreis V

Württemberg Crailsheim 1 499 Karlsruhe

Aalen 387
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Origine

Göppingen 253 Karlsruhe (darunter 100 Insassen der 
Heilanstalt Franziskus)

Heidenheim 160 Karlsruhe, Saarpfalz

Ulm-Land 5 650 Kehl

Ehingen 145

Biberach 222

Wangen 163

Friedrichshafen 140 Rastatt, Saarbrücken

Wehrkeis VII

Schwaben 
(Augsburg)

Dillingen 1 163 Kehl

Günzburg 45 Geisteskranke aus Klingenmünster

Neu-Ulm 1 532 Emmendingen

Illertissen 1 163 Idem

Augsburg-Land 982 Lahr

Krumbach 755 Idem

Schwab-Münden (sic) 790 Idem

Mindelheim 1 553 Rastatt

Memmingen 1 415 Idem

Kaufbeuren 125
700

Irre
Lahr

Oberbayern 
(München)

München 3 558

Schongau 85

Garmisch-Partenkirchen 231

Weilheim 311

Tölz 187

Miesbach 449

Aibling 108

Friedberg 20

Dachau 71

Fürstenfeldbruck 126

Landsberg 143

Starnberg 396

Wolfratshausen 107

Ebersberg 82

Wasserburg 96

Rosenheim 598 
+ 33

Aichbach 35
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d’évacués 
recensés

Origine

Schrobenhausen 35

Ingolstadt Stadt und Land 78 
+ 174

Pfaffenhofen 32

Niederbayern 
– Oberpfalz 
(Regensburg)

Kelheim 51 Saarbrücken verschiedene

Eggenfelden 16 Verschiedene

Oberbayern 
(München)

Freising 58

Erding 34

Mühldorf 30

Altötting 115

Traunstein 114

Laufen 172

Berchtesgaden 29

Niederbayern 
– Oberpfalz 
(Regensburg)

Pfarrkirchen 37 Verschiedene
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SIGLES

AA Auswärtiges Amt, Berlin
AAN Archives des Actes Nouveaux (Archiwum Akt Nowych)
ACS Archivio centrale dello Stato, Rome
AD Archives départementales
AN Archives nationales 
BNUS Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg 
BArch  Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde
BA-MA Bundesarchiv-Militärarchiv 
CAEF Centre des Archives économiques et financières, Savigny-le-Temple 
CDI Centre départemental à l’information 
CdZ Chef der Zivilverwaltung 
CGI  Commissariat général à l’Information
CIMADE Comité inter-mouvements auprès des évacués
CORTER Commission régulatrice de transport d’évacuation et de repliement
DAF Deutsche Arbeitsfront
DDR Deutsche Demokratische Republik (= RDA, République démocratique 

allemande)
DFW Deutsches Frauenwerk
DRK Deutsches Rotes Kreuz
GLAK Generallandesarchiv Karlsruhe
GL Generalarchiv
HJ Hitlerjugend
HStAD Hessisches Staatsarchiv Darmstadt
IGS Instruction générale des services
IHK Industrie- und Handelskammer
LA  Landesarchiv
LHK Landeshauptarchiv Koblenz
MAE Archives du ministère des Affaires étrangères 
NL Nachlass (= Archives privées)
NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
NSDStB Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund
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NSV Nationalsozialistische Volkswohlfahrt
OkdH Oberkommando des Heeres 
OKW Oberkommando der Wehrmacht
PAAA Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, Berlin
PCK Polski Czerwony Krzyż (Croix-Rouge polonaise)
RAG Reichsarbeitsgemeinschaft für Heil- und Pflegeanstalten
RSHA Reichssicherheitshauptamt
SAPMO Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im 

Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde 
SD Sicherheitsdienst
SN Secours national
SNCF Société nationale des chemins de fer français
SHD Service historique de la Défense 
StA Staatsarchiv
VO Verordnung 
ThHStAW Thüringisches Hauptstaatsarchiv Weimar 
ThMinI Thüringisches Ministerium des Innern 
ZfP Zentrum für Psychiatrie
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SOURCES

ARCHIVES

Les sources présentées ci-dessous rendent compte du travail collectif réalisé par 
l’ensemble des contributeurs du volume sur des sources principalement françaises et 
allemandes. Sans prétendre à l’exhaustivité, cette liste a pour objectif de proposer 
un instrument de recherche permettant de se repérer dans la diversité des fonds 
disponibles (archives des administrations nationales, régionales et locales, archives du 
parti nazi, archives des acteurs économiques et humanitaires, archives audiovisuelles 
et de presse, interviews de témoins), mais reflète également les lacunes importantes 
de la documentation sur les évacuations à la frontière franco-allemande. Certaines 
archives relatives à ces évacuations sont également conservées dans d’autres pays. 
C’est le cas notamment des National Archives de Londres (Foreign Office – FO 371) 
et de l’American Friends Service (Archives de Philadelphie).

I – France

A – Archives au niveau national 

1) Archives nationales, Pierrefitte (AN)

AJ 40  Archives allemandes de la seconde guerre mondiale

AJ 40/1410 Chef de l’administration civile en Alsace : correspondance 
AJ 40/1413B Divers. Aide aux réfugiés dans les districts frontaliers (septembre 1938)
AJ 40/1416 Mises en affectation spéciale et mises à la disposition de l’armée, cas 

particuliers, organisation de voyages pour étudiants, réquisition de tous 
les dirigeants politiques nés avant 1905, interventions diverses (1942-
1944). Idem : circulaires et cas particuliers (1938-avril 1940)

AJ 41 Organismes issus de l’armistice de 1940

AJ 41/332 Agriculture et ravitaillement, Ostland
AJ 41/333 Organisation générale

BB 36 Procès Röchling devant le tribunal général du gouvernement

BB 36/98 234. Correspondance diverse, juillet 1933-juin 1943 (scellé n° 64). 
Conseil d’administration et gestion des affaires.
235. Aufsichtsrat und Geschäftsführung (Conseil d’administration et 
gestion des affaires), 19 octobre 1938-18 avril 1940 (scellé n° 34).
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236. Idem, 14 mai 1940-13 mai 1941 (scellé n° 42).
BB 36/106 257. Dossier von Gemmingen, dans les sous-sols de l’ancienne banque 

Röchling à Sarrebruck, saisi à la banque Röchling, le 18 février 1948, 
intitulé « Röchling’sche Eisen - und Stahlwerke Gesellschaft (Société 
des fonderies et aciéries) mit beschränkter Haftung, Verschiedenes, 
1935-1943. »

BB 36/147 166. Röchlingwerke (Werkszeitung der). Der Völklinger Hüttenmann. 
4 vol. de 1935, 1937, 1938, 1939.

C Archives de la Chambre des députés sous la Troisième République

Seizième législature (1er juin 1936-31 mai 1942)

C//15152 Commission Alsace-Lorraine – Procès-verbaux des séances : 17 juin 
1936-28 février 1940

C//15188 Commission des Finances / Sous-commissions des Finances (« Solidarité 
nationale »)

F 1 Administration générale

F/1c/III/1135 à 1198 Rapports des préfets (de juillet 1940 à la Libération de 1944) 

F 7 Police générale

F/7/14821 Pillages pendant la seconde guerre mondiale d’immeubles de la zone 
réservée des armées en Moselle : correspondance (1939)

F 9 Archives militaires

F/9/6646 à 6698 Réfugiés Alsaciens-Lorrains et divers : fiches familiales de recensement 
des réfugiés établies en 1945 en vue de leur rapatriement, classées par 
département et commune d’hébergement des réfugiés

F 23 Services extraordinaires en temps de guerre

F 23/220 Circulaires et textes généraux (1918-1940)
F 23/221 à 229 Dossiers de M. Louvel, directeur du service central des Réfugiés

221 Évacuations (1939-1940)
222 à 224 Plans d’hébergement par département (A-V)
225 à 228 Correspondance avec les préfets, documentation, statistiques (1939-1940)
229 Rapports (1939-1940)
F 23/230 à 233 Dossiers de M. Holveck, directeur du cabinet de Robert Schuman.

230 Documentation (1939-1940)
231 et 232 Correspondance de Robert Schuman (1939-1940)
233 Rapports, états statistiques, marchés et divers (1940)
F/23/234 à 236 Direction des réfugiés et des sinistrés, service interministériel de 

protection contre les événements de guerre (SIPEG), service des Affaires 
d’Alsace-Lorraine : circulaires, notes, correspondance, indemnités de 
repliements (1940-1944)
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F 37 Commissions financières

F 37 /40-41 Questions de souveraineté (1940-1943)

F 60 Secrétariat général du gouvernement et services du Premier ministre

F/60/293 Alsace-Lorraine (1937-1947)
F/60/294 Alsace-Lorraine, presse (1936-1939)
F 60/987 Service central des réfugiés (1939-1940)

190 AQ Fonds Wendel (François II et Maurice de)

190 AQ 52 Carton P 23, dossier 2  : Petite-Rosselle, 1. Journal de guerre des 
houillères de Petite-Rosselle (1er septembre-18 octobre 1939), rapports 
sur l’évacuation (septembre 1939)

Direction générale de la sûreté nationale (fonds de Moscou)

19940497/61 Rapports des préfets des départements de la Charente, des Landes et 
autres au sujet de l’aide matérielle à accorder aux originaires d’Alsace-
Lorraine évacués en France. 55 pages ; 9-14/09/1939

19940500/136 Évacuations du Sud-Ouest, évacuations psychiatrie, Préparation 
évacuation (mars  1939), rapport sur les zones rurales du N/E, 
Récupération de la main-d’œuvre évacuée, repliée ou réfugiée, 
30 septembre 1939

19940500/137 Correspondances Préfecture de la Moselle à ministre des travaux publics, 
sauvegarde de la population et des ressources du département de la 
Moselle contre les dangers aériens

20010216/279 Centre départemental à l’Information, Commission du contrôle postal, 
évacuations et rumeurs

Centre national de règlement des dommages de guerre (France)

19880165/95-97 Société Hirschfeld frères à Strasbourg
19880165/95 dg 6630 Rapports d’expertises, Dossier administratif, Dossier des dommages 

immobiliers 1945-1962 
19880165/96 dg 6631 Rapports d’expertises, Dossier professionnel 1944-1964
19880165/97 dg 6632 Rapports d’expertises, Dossier financier 1940-1965
19880165/107-109 Société « Emballages métalliques » à Boulogne-sur-Mer
19880165/107 dg 6642 Fixation d’indemnité et notification d’honoraires, Rapports d’expertises, 

1950-1962
19880165/108 dg 6643 Dossier administratif, Dossier financier, Rapports d’expertises, Dossier 

des dommages immobiliers 1946-1963
19880165/109 dg 6644 Marchés d’armement (passés conjointement avec « Hirschfeld Frères ») au 

titre de la défense nationale, Transfert du matériel des usines de Strasbourg 
sur la Société « Emballages métalliques » à Boulogne-sur-Mer 1939-1959
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2) Service historique de la Défense, Vincennes (SHD)

2 N Conseil supérieur de la Défense nationale et organismes 

dérivés (1897-1939)

2 N 12 Délibérations de la deuxième section de la Commission d’études du 
CSDN (1922-1930) concernant l’organisation de la nation en temps de 
guerre

2 N 193 Instructions, notes et correspondance relative à la défense passive
2 N 196 Sauvegarde. Instructions sur les mesures de sauvegarde, Notes et 

correspondance, Financement des mesures de sauvegarde, Sauvegarde 
des richesses d’art, Dossier originel concernant la défense passive, la 
sauvegarde, les évacuations

2 N 197 Évacuations, repliement, dispersion et éloignement
2 N 198 Dispersion et éloignement des ministères (1935-1939), repliement 

des banques, établissements financiers, assurances, sièges de grandes 
entreprises (1935-1939), évacuation des mines de la Moselle (1936-1939)

2 N 199 Plans de sauvegarde et de repliement
2 N 200 Questions traitées concernant les mesures de sauvegarde et de défense 

passive, enquête sur les évacuations de septembre 1939, éloignement 
des pouvoirs publics, hébergement des réfugiés, éloignement parisien, 
dispersion et évacuation des populations et des ressources, évacuation de 
la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, victimes civiles, évacuations en 
Allemagne et au Royaume-Uni, réfugiés belges, préparation aux grandes 
écoles, protection des monuments historiques, réquisitions et séquestres

2 N 201 Études sur l’organisation des pouvoirs en temps de guerre, texte du projet 
de loi sur l’organisation de la nation en temps de guerre

7 N EMA et attachés militaires

7 N 4057 [Dossier 1] Plans d’évacuations et de repliements (1923-1939) ; [d. 2] 
instructions sur l’organisation générale des commissions d’évacuations 
et de repliements (1936-1939) ; [d. 3] instruction particulière relative 
aux repliements militaires (1935-1939) ; [d. 4] instructions particulières 
concernant le fonctionnement des commissions régulatrices de 
transports, d’évacuations et de repliements (1935-1939)

Série 7 NN 4 Ministère de la Guerre, Archives rapatriées de Russie, 4e Bureau de 

l’état-major de l’Armée (1879-1940)

7 NN 4/674 Conférence sur l’évacuation du port de Strasbourg en période de tension : 
rapport, compte rendu de réunion, note (décembre 1936-janvier 1939)

7 NN 4/675 Gr a p h i q u e s  d e s  é v a c u a t i o n s  c i v i l e s  e t  é c o n o m i q u e s 
(septembre 1939-novembre 1939)
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27 N Grand quartier général (1939-1940)

27 N 12 Cabinet Forces terrestres : Organisation du GQG, proclamations, ordres 
du jour, ordres généraux, correspondance du général commandant en 
chef, question du rajeunissement des cadres

27 N 69 (Dossier 1) Directives et notes relatives au contrôle postal et au problème 
du moral (septembre 1939-juin 1940) ; (d. 2) rapports de la commission 
de contrôle postal (octobre 1939-avril 1940)

30 N Corps d’Armée

30 N 48 Intendance : exploitation des ressources locales ; remise en culture de 
la zone avancée, aide à l’agriculture (septembre 1939-juin 1940), entre 
autres

31 N Région militaires (1920-1940)

31 N 95 Instructions de base relatives aux mesures d’évacuation civile, aux 
mouvements et aux transports de sauvegarde, plan d’évacuation et de 
repliement de la population civile sur les centres de recueil du Haut-Rhin 
et du Territoire de Belfort (novembre 1939-février 1940)

31 N 98 à 99 Contrôle postal de Belfort (novembre 1939-juin 1940)
31 N 100 à 103 Contrôle postal de Pontarlier (septembre 1939-juin 1940)
31 N 104 à 106 Contrôle postal de Colmar (janvier 1939-juin 1940)
31 N 139 Plan d’évacuation de la population civile de la zone frontière, emploi 

du 3e régiment de tirailleurs marocains dans la 20e région et au camp 
de Bitche, instruction sur le fonctionnement des services du génie de 
la région fortifiée de la Lauter, organisation et fonctionnement des 
ravitaillements en couverture et au début de la mobilisation (1937-1939)

31 N 142 JMO de l’état-major de la 20e  région (juin-juillet  1940), entre 
autres : Notes de service et correspondance expédiées ou reçues par le 
gouvernement militaire de Strasbourg (août 1939) ; avis de recherches 
(janvier-avril 1940)

33 N Secteurs fortifiés

33 N 30 Plan d’alerte  ; instruction de couverture  ; plan d’évacuation  ; 
reconnaissances (1939)

33 N 90 à 91 Évacuation : repliement de la population civile (1936-1939)

3) Centre des Archives économiques et financières, Savigny-le-Temple (CAEF)

B Direction des finances extérieures

B-0060964/1 Relations avec les Allemands, cas de l’Alsace-Lorraine : instructions, 
correspondance, ordonnances allemandes, procès-verbaux de réunions, 
listes (1941-1943)
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B-0061336/1 Alsace-Lorraine, réquisitions, réglementation et affaires particulières : 
correspondance, rapports, liste des déclarations de sinistres, ordonnances 
allemandes (1940-1944)

B-0061336/2 Alsace-Lorraine, rapatriement de matériel : correspondance, rapports, 
listes de matériel, presse, procès-verbaux de réunions (1942-1944)

B-0061336/3 Alsace-Lorraine, situation des biens des réfugiés, échange de billets et 
de monnaie allemande aux réfugiés : correspondance, ordonnance 
allemande (1940-1943)

B-0061354/1 Dossiers d’entreprises industrielles ayant leur exploitation en Alsace et en 
Lorraine, Société houillère Sarre et Moselle

B-0061355/1 Dossiers d’entreprises industrielles ayant leur exploitation en Alsace et 
Lorraine, les Brasseries union messine, Société Leopold

4) Archives Gaumont-Pathé (AGP)

3938 EJ 30976 Gaumont, Journal Actualité, 21.9.1939
3939 EJ 31027 Gaumont, Journal Actualité, 27.9.1939
3940 EJ 31056 Gaumont, Journal Actualité, 4.10.1939
3940 GJ 00002 Gaumont, Journal Actualité, 5.10.1939
3948 EJ 31317 Gaumont, Journal Actualité, 30.11.1939
3951 GJ 00008 Gaumont, Journal Actualité, 21.12.1939
190 29 7 NU Gaumont Pathé, Journal Actualité, « Retour des réfugiés français », 

31.7.1940
PJ 1939 517 12 Pathé, Journal Actualité, 4.10.1939
PJ 1939 520 Pathé, Journal Actualité, 25.10.1939 
PJ 1939 520 12 Pathé, « Évacuation des objets du culte en Alsace », 25.10.1939
PJ 1939 525 Pathé, Journal Actualité, 29.11.1939
PJ 1939 525 6 Pathé, « Dans Sarreguemines et Forbach évacués », 29.11.1939
PJ 1940 533 10 Pathé, Journal Actualité, 25.1.1940
PJ 1940 545 9 Pathé, Journal Actualité, 18.4.1940
PJ 1940 546 16 Pathé, Journal Actualité, 25.4.1940
PJ 1940 5514 Pathé, Journal Actualité, 30.5.1940
4004 GM 08302 Pathé, Journal Actualité, 25.6.1940

5) Association pour l’autobiographie et le patrimoine autobiographique (APA)

584.00 Werner, Fred, L’Abandon
982.00 Nette, Jeanine, Récit, 1939-1945
1081.00 Hesse, Monique, Mon journal en évacuation
1433.00 Stiegler, Jean-Pierre, Souvenir 1939-1945
2277.00 Rohmer, Sylvie et Annette (pseudonyme)
2472.00 Bazy, Élisabeth, Ma vie... et quelques regards sur le xxe siècle
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6) Centre d’archives historiques de la SNCF

B – Archives départementales

1) Archives départementales du Bas-Rhin (AD Bas-Rhin)

98 AL Direction générale des affaires d’Alsace-Lorraine (fonds Valot)

98 AL 273 Plans de mobilisation (1932-1939)
98 AL 276 Économie de guerre  : situation des industries et entreprises 

alsaciennes-lorraines
98 AL 280 Documents généraux, rapports généraux sur l’évacuation, offre 

d’information aux évacués d’Alsace (1939-1940)
98 AL 281 Plans généraux d’évacuation des populations (1939)
98 AL 282 Rapports des préfets sur les opérations d’évacuation (1939)
98 AL 283 Protection des zones évacuées (1940)
98 AL 284 Conséquences de l’évacuation, situation économique dans les régions 

évacuées (1939-1940)
98 AL 285 Repliement des services publics (1939-1940)
98 AL 286 Administration des communes évacuées (1939-1940)
98 AL 287 Accueil des populations repliées dans les départements de 

correspondance (1939)
98 AL 288 Rapports des commissaires spéciaux de la Sûreté nationale, des préfets, des 

commissions de contrôle postal sur la situation matérielle et morale, l’état 
d’esprit et l’attitude au point de vue politique et national des populations 
évacuées, novembre 1939-juin 1940

98 AL 289 Situation des évacués dans leurs communes d’accueil : affaires générales 
ou collectives (1939-1940)

98 AL 290 Travail et main-d’œuvre (1939)
98 AL 291 Rapports et correspondance des préfets des départements de 

correspondance (1939-1940)
98 AL 292 Allocations et secours aux évacués-réfugiés (1939-1940)
98 AL 293 Correspondances adressés à la direction des services d’Alsace-Lorraine par 

les évacués-réfugiés (1939-1940)
98 AL 311 Repliement et installation des services et des écoles dans les départements 

d’accueil et dans les zones non évacuées (1939-1940)

126 AL Chef der Zivilverwaltung im Elsass, Verwaltung und Polizeiabteilung, 

dossiers d’administration générale

126 AL 125  Heil- und Pflegeanstalten, Stephansfeld und Hœrdt, Rückführung 
französischer Geisteskranker (1942-1944), Rückführung von evakuierten 
Geisteskranken (1940-1943)

126 AL 128 à 130  Heil- und Pflegeanstalt Stephansfeld
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164 AL Préfecture du Bas-Rhin, Service des cultes

164 AL 85 Dossier relatif aux prêtres, pasteurs et rabbins alsaciens-mosellans réfugiés 
en Dordogne (1940-1944)

391 D Sous-préfecture de Sélestat

391 D 58 Réfugiés : surveillance, liste de suspects, allocations et secours en nature 
aux évacués (1937-1945)

391 D 140 Récupération de matériel et de biens dans les zones évacuées (1939-1940)

399 D Sous-préfecture de Strasbourg-campagne

399 D 5 Évacuation de la zone frontière arrière (1940)

439 D Police administrative – Mobilisation et évacuation

439 D 23 Évacuation de la zone frontière : transports automobiles (1939-1940)
439 D 24 Évacuation des populations civiles : listes des personnes à évacuer d’Erstein, 

Bischwiller et des communes du canton de Schiltigheim (1939-1940)
439 D 25 Évacuation : instruction, correspondance, états et statistiques concernant 

les populations évacuées réfugiées (1939-1940)
439 D 26 à 29 Évacuation du bétail (1939-1940)
439 D 30 à 35 Équipes d’entretien et de sauvegarde dans les communes de la zone 

évacuée (1939-1940)
439 D 42 à 61 Dépenses nécessitées par l’évacuation des communes : récupérations 

gîtes d’étapes, centres de recueil de Barr, Bouxwiller, Epfig, Marmoutier, 
Molsheim, Schirmeck, Sélestat, Truchtersheim (1939-1940)

670 D Direction départementale des Anciens combattants

670 D 1 à 25 Fichier des réfugiés du Bas-Rhin (personnes évacuées non rentrées et 
personnes expulsées par les nazis) (1940)

68 J Office d’information des évacués d’Alsace, section du Bas-Rhin

68 J 1 à 6 Correspondance diverse émanant de particuliers (réfugiés ou familles 
de réfugiés) ou d’administration et adressée à l’office d’information 
des évacués d’Alsace, à Molsheim ; réponse de celui-ci spécialement 
sur l’allocation de secours aux réfugiés ou sur les adresses de 
réfugiés (1939-1940)

68 J 7 Liste nominative des évacués dans le département de l’Indre en 
septembre 1939 (1939-1940)

1313 W Rectorat

1313 W 38 Université de Strasbourg pendant la seconde guerre mondiale (1940-1945)
1313 W 39 Dispersion de l’université repliée à Clermont-Ferrand (1939-1944)
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1366 W Sous-préfecture de Saverne

1366 W 1 Dossiers de l’administration allemande : déplacements des populations, 
retour des personnes évacuées (1940-1945)

2) Archives départementales du Haut-Rhin (AD Haut-Rhin)

1 AL 2 Sous-préfecture d’Altkirch

1 AL 2/1143 Évacuation des populations civiles et de leur bétail (1939-1940)
1 AL 2/1144 Maires et conseillers municipaux des communes évacuées, siège provisoire 

des municipalités, composition des commissions municipales de 
sauvegarde des biens laissés par les évacués (1939-1940)

4 AL 2 Sous-préfecture de Guebwiller

4 AL 2/4 Prise en charge de la population civile évacuée : recensement des ressources 
en hébergement, vivres, paille pour le couchage et cusinières (1939)

5 AL 2 Sous-préfecture de Mulhouse

5 AL 2/1 Organisation de l’évacuation de la population civile (1939-1940)
5 AL 2/2 Versement d’allocation aux évacués : instructions (1939-1940)
5 AL 2/3 Commissions municipales de sauvegarde (1939-1940)
5 AL 2/4 Recensement des secrétaires de mairie dont le maintien à leur poste est 

demandé (1939-1940)

8 AL 2 Fonds de la Préfecture (répertoire provisoire)

AL 200182a Conférence interdépartementale 
AL 200182b Plan d’évacuation de la population civile
AL 200186 à 200187 Évacuation de la population civile
AL 200192 à 200193 Évacuation de la population civile
AL 200194 à 200203 Allocations aux réfugiés (1939-1941)
AL 200204 Communes évacuées ; assistance médicale gratuite aux évacués
AL 200222 Évacuation de la population civile
AL 200238 Allocations aux réfugiés
AL 200239 Consignes en cas d’évacuation  : cantons d’Andolsheim, Ferrette, 

Hirsingue et Huningue
AL 200240 Plan d’évacuation de la population du Haut-Rhin, liste des communes 

évacuées, membres des commissions de sauvegarde, bons de transport 
pour les évacués, protection des immeubles en zone évacuée, dégâts à 
ces mêmes immeubles, remise en culture des terres dans la zone évacuée, 
autorisations de rester en zone évacuée

AL 200241 Plan d’évacuation des administrations publiques, voitures automobiles 
laissées en zone évacuée, pillages

AL 200242 Consignes en cas d’évacuation : cantons de Habsheim, Ensisheim, 
Landser, Neuf-Brisach ; plan d’évacuation du bétail
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AL 200243 Biens des réfugiés, literie des réfugiés, inventaire des réfugiés se trouvant 
dans le Haut-Rhin

AL 200244 Réfugiés : évacuation, biens, abris, assistance ; centre de recueil de Soultz ; 
crédits pour le fonctionnement des centres de recueil

AL 200246 à 200247 Réquisitions ; inventaires des biens enlevés ; commissions de sauvegarde ; 
inventaires des biens des réfugiés

AL 200252 Plans partiels de mobilisation de différentes communes et 
d’administrations ; plan d’évacuation du Haut-Rhin ; répartition de la 
population dans les départements de correspondance

AL 200253 Répartition de la population dans les centres de recueil ; départements 
de correspondance pour la population évacuée ; approvisionnement des 
centres de recueil

AL 200254 Comptabilité des centres de recueil de Guebwiller et Soultz ; évacuation 
des établissements hospitaliers et pénitentiaires et des administrations ; 
repliement de Colmar et Mulhouse ; billets de logement

AL 200255 Communes évacuées du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; plan d’évacuation 
des établissements financiers, des Ponts et Chaussées, des services de 
police et judiciaires, des postes et télégraphe, du service des pouvres

AL 200256 Évacuation des établissements pénitentiaires ; circulaires concernant la 
défense passive

AL 200261 Mobilisation scientifique ; réfugiés et évacués ; récupération des biens des 
communes évacuées 

AL 200262 Mobilisation sanitaire ; évacués et réfugiés
AL 200263 Repliement d’établissements industriels ; évacuation des services de 

l’Enregistrement, de l’Inspection du travail, des Contributions Indirectes, 
du service de la Navigation du travail

AL 200278 à 200319 Inventaire des biens meubles et immeubles laissés dans les communes, 
états des biens pillés

AL 200275 à 200277 Commissions de sauvegarde des communes évacuées
AL 200320 à 200386 Recensement des repliés : fichier (1939)
AL 200387 à 200391 Centres de recueil
AL 200392 Sauvegardes
AL 200393 à 200537 Allocations aux réfugiés
AL 201317 Recensement des terres agricoles délaissées en 1939-1940 ; évacuation des 

eaux stagnantes dans les champs ; météorologie
AL 201562 Administration des communes évacuées en 1939-1940
AL 201598 Budgets des communes évacuées en 1940
AL 201812 à 201814 Évacuation de la population civile
AL 203222 Secours aux évacués de 1939 hospitalisés hors d’Alsace-Lorraine
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Fonds du centre d’information des évacués et réfugiés d’Alsace en 1939-1940

Bibliothèque

391 Ms 688 Albert Baehrmann, 50 années de Service. À la préfecture d’Agen et au 
département du Haut-Rhin, 1990

3) Archives départementales de la Moselle (AD Moselle)

29 J Fonds de l’évêché de Metz

29 J 2077 Expulsions et retour après 1945
29 J 2079 Tract annonçant la création de l’association des réfugiés d’Alsace-Lorraine
29 J 2075 Correspondances de prêtres évacués et expulsés adressées à l’évêque 

de Metz

40 J Fonds du chanoine Alphons Meyer, archiprêtre de Bouzonville

40 J 1 Chronique manuscrite par le chanoine Meyer des événements de la guerre 
concernant en particulier l’évacuation de la paroisse de Bouzonville à 
Chavigny et le retour des évacués (s.d.)

40 J 4 Correspondance reçue par le chanoine Meyer (1939-1945)
40 J 9 Album de photographies prises par le chanoine Meyer, pris notamment 

lors de l’évacuation, dans la Vienne (1939-1944)
40 J 10 Album de photographies prises lors de l’évacuation à Metz, Chauvigny, 

Potiers et à Bouzonville (1939-1941)
40 J 11 Album de photographies prises à Chauvigny lors du retour des évacués et 

à Bouzonville sous l’occupation allemande (1940-1941)

66 J  Fonds André Dicop, Mémoire des Lorrains de Moselle 1938-1945, 

témoignages

5 R Affaires militaires

5 R 579 Mobilisation nationale
5 R 587 Régime des réfugiés (1939-1940)
5 R 588 Composition des municipalités repliées et non repliées (1939-1940)
5 R 589 Instructions et correspondance concernant la mobilisation nationale, 

les évacuations économiques, les repliements, les fêtes locales, foires et 
marchés, les approvisionnements. Rapports de la chambre de commerce 
de Nancy (1939-1940)

5 R 590 Organisation des centres de recueil de Lorquin, Abreschviller, Pettoncourt, 
Azoudange (1939-1940)

5 R 591 Rapports et correspondance concernant l’aide à l’agriculture et la mise 
en valeur des zones évacuées. Achats par l’armée du bétail des zones 
évacuées (1939-1940)

5 R 592 Évacuation des différentes tranches zone arrière et zone avant
5 R 593 Organisation de la défense passive
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3 W Préfecture repliée à Montauban

468 W Office des biens et intérêts privés de Metz

468 W 1 Dossiers généraux ; instructions, 1940-1944 ; objets de valeur : dépôts et 
états, 1941-1944.

468 W 16 Généralités ; OBIP de Metz : instructions, courriers divers, coupures 
de presse, 1945-1958 ; organisation du service, circulaires, décisions, 
1950-1954 ; premier siège de l’OBIP, 17 avenue Foch (déménagement 
en Nexirue en 1953)  : inventaire du mobilier, travaux effectués 
sur le bâtiment, 1944-1947. Personnel de l’OBIP : fiches, contrats 
d’engagement, licenciement, rémunération, état nominatif, 1945-1958. 
Rapport du Dr Heim du Zivilverwaltung Überleitungsstelle in Lothringen 

für das volks-und reichsfeindliche Vermögen sur l’organisation du service 
des séquestres durant l’annexion allemande et ses archives, 1948.

468 W 36 Faïenceries de Sarreguemines, 1940-1950.
469 W 191 S.A. SESA, manufacture de serrures et de moulages sous pression à 

Sarreguemines (B I 1385), 1941-1952 ; Société nationale des chemins de 
fer français (SNCF) à Metz (B I 1387), 1942-1948.

22 Z Sous-préfecture de Château-Salins

22 Z 134  Communes d’Aboncourt-sur-Seille à Gerbécourt
22 Z 143  Sauvegarde des populations frontalières
22 Z 144  Transport durant l’évacuation

26 Z Sous-préfecture de Sarreguemines

26 Z 4 Mission parlementaire de la Commission d’Alsace-Lorraine sur la 
situation économique en Moselle

26 Z 43  Mobilisation nationale

27 Z Sous-préfecture de Thionville

27 Z 270 Mesures d’évacuation en temps de guerre
27 Z 271 Mobilisation nationale

4) Archives départementales du Gers (AD Gers) 

4 H Archives communales de la ville d’Auch

4 H 30 Réfugiés, circulaires, notes, correspondance (1939-1940) etc.

R Affaires militaires, Organismes de temps de guerre

R 1458 Documents relatifs aux réfugiés alsaciens-lorrains pendant la seconde 
guerre mondiale

1 R suppl. 33 Repliement des services administratifs du département du Haut-Rhin 
(1939-1940)
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1 W Cabinet du Préfet

1 W 265 Recensement des étrangers et des réfugiés (1940-1943)
1 W 278 à 280 Hébergement, ravitaillement, assistance, surveillance, rapatriement 

(1940-1945)
1 W 281 Alsaciens-Lorrains – Groupement d’entraide (GERAL) (1939-1944)
1 W 362 Service départemental des réfugiés (1939-1945)
1 W 409 Mesures à prendre en cas de conflit, instructions concernant l’hébergement 

de réfugiés etc. (1939-1942)
1 W 682 Rapport du préfet – Situation du département, juillet-août 1940

5) Archives départementales de la Vienne (AD Vienne)

4 M Police générale

4 M 673 Réfugiés, recommandations (1939-1940)
4 M 676 Circulaires aux maires du département de la Vienne concernant les 

réfugiés mosellans (1939)
4 M 685 Contrôleur des réfugiés (1939)
4 M 820 Réfugiés : correspondance, allocations, rapports, départs (1936-1940)
4 M 1202 Réfugiés : états numériques (1939)
4 M 1206 Réfugiés (1939-1943)
4 M 1207 État des réfugiés dans le département de la Vienne au 31 décembre 1939
4 M 1208 Communes évacuées de la Moselle (1939-1940)
4 M 1209 Réfugiés (1939-1940)
4 M 1389 Service des réfugiés (1939-1940)
4 M 1391 Réfugiés, organisation de la vie quotidienne (1939-1942)
4 M 1638 Réfugiés, aide médicale (1939-1940)

1 W Préfecture de la Vienne

1 W 175 Alsaciens-Lorrains : demandes de rapatriement (août-octobre 1940)
1 W 230 Retour en zone interdite (1940)
1 W 560 Réfugiés (1940-1946)
1 W 561 Commission de contrôle des réfugiés (1940)
1 W 562 Réfugiés, bagages et matériel (1940-1944)
1 W 565 Réfugiés : recensement des Alsaciens-Lorrains (1941) etc.
1 W 722 Réfugiés juifs ,  recensement et enquête sur leur attitude 

politique (1941-1942)

22 W Préfecture de la Vienne, Service des réfugiés

22 W 1 à 138 Dossiers d’allocations de réfugiés, antérieurs à l’Occupation 
(septembre 1939-juin 1940)

22 W 139 à 402 Do s s i e r s  é t a b l i s  o u  c o m p l é t é s  d u r a n t  l ’ Oc c u p a t i o n 
(juin 1940-septembre 1944)



310

22 W 403 à 406 Procès-verbaux des commissions cantonales des réfugiés 
(septembre 1939-juin 1940)

22 W 407 Centres d’accueil de Chauvigny et de Montmorillon, demandes 
d’autorisation de retour de réfugiés mosellans à leur domicile (1940-1941)

76 W Préfecture de la Vienne

76 W 193 Réfugiés : correspondance, articles de presse, listes nominatives des 
arrivées et des départs, cahiers de réclamations, listes des ouvriers 
réfugiés réquisitionnés (1939-1940). Service des réfugiés : personnel, 
comptabilité (1939-1940)

88 W Préfecture de la Vienne

88 W 60 à 61 Alsaciens-Lorrains : correspondance, rapatriement (correspondance, 
transport, pétitions), état civil, biens des réfugiés, secours, travail en 
Allemagne (1939-1944)

101 W Information

101 W 5 Contrô le  pos ta l   :  in s t ruc t ions ,  r appor t s ,  s t a t i s t iques , 
comptabilité (1939-1940)

101 W 6 Centre départemental à l’Information : rapports, correspondance, 
organisation, comptabilité (1939-1940)

1534 W et 1648 W Hôpitaux de Poitiers

1534 W 5 Hôtel-Dieu, dossiers d’accouchement : réfugiées mosellanes (1939)
1648 W 67 Hôtel-Dieu, évacués de la Moselle : registre (1939)

6) Archives départementales de la Haute-Vienne (AD Haute-Vienne)

4 M Police

4 M 218 à 221 Dossiers individuels d’étrangers réfugiés d’Alsace-Lorraine dans le 
département et repartis en 1940 (1939-1940)

1 R Préparation militaire et recrutement de l’armée

1 R 229 Réfugiés du Bas-Rhin dans le département de la Haute-Vienne  : 
instructions préfectorales, listes nominatives (novembre 1939-janvier 
1940)

1 R 262 Classe 1940 (réfugiés et repliés)

2 R Régime de transmission en temps de guerre  

2 R 25 Contrôle postal, téléphonique, télégraphique : instruction (1910-1940)  
2 R 309 Circulation des personnes (septembre 1939-1940)
2 R 322 Règlements des communications téléphoniques en cas de tension 

extrême (1938-juin 1940)
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3 R Victimes de la guerre, Anciens combattants

3 R 12 Plans de repliement et de réception dans le département de la Haute-
Vienne d’une partie des administrations et de la population civile du 
département du Bas-Rhin et de la région parisienne, en cas de conflit 
armé (1932-1939)

3 R 13 Plan de repliement dans le département de la Haute-Vienne de communes 
du Bas-Rhin, en cas de conflit armé (1934-1938)

3 R 14 Instructions sur les mouvements de transports de sauvegarde (1938-
1939). Plans de transport par ligne à partir des gares régulatrices et 
états de répartition par gares destinatrices (1939). Mesures prises pour 
l’hébergement : construction de baraquements, aménagement de locaux 
(octobre 1939-avril 1940). Comité départemental de secours : rapport sur 
les conditions d’accueil (septembre 1939-juillet 1940). Main-d’œuvre : 
reclassement (1938-juillet 1940)

3 R 15 Plan de réception des populations civiles d’Alsace en cas de guerre – 
Réception des Alsaciens évacués en septembre 1939 : répartition dans le 
département. Repliement des administrations alsaciennes (1939-1940)

3 R 16 Plan de réception des services publics et des populations civiles du 
Bas-Rhin (hébergement et répartition dans le département ; réception 
des blessés civils ; installation des établissements scolaires ; résolution des 
problèmes confessionnels) : instructions (cadre départemental) ; appel 
à la population de la Haute-Vienne, lancé par le préfet Ducombeau, 
lui demandant de réserver le meilleur accueil aux réfugiés (placard 
imprimé, s.d. [fin 1939]) ; témoignages de satisfaction adressés au 
préfet par des réfugiés. Avantages offerts aux Français réfugiés d’Espagne 
et désirant y retourner. Rapatriement d’agriculteurs de la région 
parisienne (1939-1940)

3 R 17 Réfugiés du Bas-Rhin – Récupération d’effets et de mobilier 
abandonnés dans les zones évacuées  : instructions relatives à la 
circulation (sauf-conduits). Constitution de délégations communales 
de récupération : procès-verbaux de récupération ; correspondance 
(novembre 1939-février 1940)

187 W Fonds des réfugiés (1937-1950)

187 W 1 à 7 Affaires générales
187 W 8 à 18 Évacuation
187 W 19 à 25 Personnel administratif
187 W 26 à 31 Comptabilité
187 W 32 à 52 Hébergement
187 W 53 à 76 Assistance
187 W 77 à 80 Emploi
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187 W 85 à 95 Rapatriement
187 W 97 à 174 Recensement : listes, fiches, familles
187 W 175 à 198 Statistiques

3 X Assistance sociale

3 X 41 Installation, pour les réfugiés, d’une maternité et d’une pouponnière 
dans la salle des fêtes, l’école maternelle et la cantine scolaire de Bessines-
sur-Gartempe : convention passée entre le préfet de la Haute-Vienne 
et le maire de Bessines-sur-Gartempe ; état des lieux ; nomination des 
membres de la commission de surveillance ; avis d’ouverture (circulaire 
aux maires des communes rattachées)  ; personnel administratif. 
Septembre 1939-1940 

3 X 176 Projet de création d’un centre d’hospitalisation pour les vieillards et 
incurables de la population réfugiée dans les cours et jardins de l’hospice 
de Chastaing à Limoges (octobre 1939)

7) Archives départementales des Landes (AD Landes)

1 M Administration générale du département : cabinet du Préfet

1 M 206 Guerre de 1939-1940 – Construction de baraquements en bois pour les 
réfugiés alsaciens (1939-1940)

4 M Police

4 M 356 Réfugiés français : Guerre de 1914-1918, réfugiés alsaciens (1915-1919) ; 
Guerre de 1939-1945, instructions, correspondance (1939-1940)

Ps Secrétariat général du Préfet

Ps 43 à 45 Réfugiés (1939-1942)
Ps 48 à 52 Idem

Rs Service des Réfugiés

Rs 38 à 39 Police spéciale et litiges divers ; préparation des évacuations
Rs 40 Associations d’entraide
Rs 284 Sexe, âge et métiers des réfugiés
Rs 731 Secours aux réfugiés. Allocations et secours accordés. Avance aux 

régisseurs comptables. Service départemental des travaux de tricotage 
aux réfugiés et indigents. Recensement et placement des réfugiés français, 
belges, luxembourgeois : opérations de placement (1938-1943)

Rs 932 Réfugiés, dossiers individuels (1940-1953)
Rs 954  Secours aux réfugiés. Constitution des commissions communales 

d’accueil et de secours : arrondissement de Dax et Mont-de-Marsan. 
Hébergement : listes des réfugiés par communes, liste des réfugiés de la 
commune de Village-Neuf (1938-1940)



313

Exils intérieurs   S
ources

Rs 955 à 997 Fichier des réfugiés alsaciens
Rs 998 Sexe, âge et métiers des réfugiés ; orphelins de Capbreton
Rs 1032  Hébergement : liste des réfugiés français par communes : liste des 

réfugiés français par département d’origine : liste des réfugiés alsaciens 
lorrains (1940-1941)

Rs 1037  Rapatriement et hébergement des réfugiés alsaciens. Dénombrement 
par commune d’origine, liste des prêtres alsaciens réfugiés dans le Gers, 
les Landes et le Lot-et-Garonne, liste avec indication des communes 
de refuges des communes évacuées dans le Haut-Rhin arrondissement 
d’Altkirch. Hébergement  : rapport d’enquête. Rapatriement  : 
organisation, des transports, du ravitaillement, de l’hospitalisation, du 
cantonnement, de la commission départementale d’accueil et de secours : 
Hébergement : construction de baraquements, création de jardins 
ouvriers, projets de foyers, fourniture de literie, dénombrement des 
femmes enceintes, des besoins d’hospitalisation, transfert de personnes 
avec leur accord. 1939-1940 

Rs 1039  Rapatriement et hébergement des réfugiés alsaciens. Dénombrement 
des locaux habitables, après réparation, pour l’évacuation de la deuxième 
zone, évacuation des établissements d’enseignement des arrondissements 
d’Altkirch et Mulhouse-Champagne, dénombrement des réfugiés encore 
résidant dans la zone occupée des Landes aux 10 et 20 septembre, de ceux 
assistés en espèces ou en nature et hébergés dans des locaux privés ou 
publics, des réfugiés avec indication de leur département d’origine. 1940

Rs 1040 Rapatriement et hébergement des réfugiés alsaciens et lorrains. – Situation 
des administrations communales du Haut-Rhin, repliées. Repliement 
de communes de Meurthe-et-Moselle. Allocation et certificats de 
rapatriement : correspondance avec les communes. 1934-1940

Rs 1041 Bulletin d’informations des réfugiés alsaciens dans les Landes ; Allocations 
des réfugiés

Rs 1042 Rapatriement et hébergement des réfugiés alsaciens. Demande de 
réembauchage de personnel réfugié par l’atelier des tricotages mécaniques 
alsaciens, transféré de Saint-Louis (Haut-Rhin) à Montluel (Ain). Liste 
des écoles alsaciennes ouvertes dans les Landes, des maîtres affectés dans 
les Landes, ayant exercé dans le Haut-Rhin avant la mobilisation, de ceux 
qui n’appartenaient pas à l’enseignement public. Listes des maires du 
Haut-Rhin évacués, des réfugiés originaires de Village-Neuf (Haut-Rhin) 
résidant à Aire-Sur-l’Adour. Recensement de la main-d’œuvre réfugiée. 
Liste des réfugiés hospitalisés, des communes évacuées avec indication des 
communes de refuge (1939-1940)
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285 W Préfecture des Landes

285 W 70 Contrôle postal, télégrammes (1938-1939)
285 W 79 Centre départemental à l’information

8) Archives départementales de la Charente (AD Charente) 

1 M Administration générale

1 M 244 Évacués mosellans : instructions ministérielles et circulaires préfectorales, 
correspondance ; répartitions, listes des communes évacuées, mouvements 
des convois, communes d’hébergement (1939-1940)

1 M 245 Service des réfugiés : opérations journalières, communes charentais 
hébergement des réfugiés, liste nominative des réfugiés, mouvements 
réfugiés mosellans, ordres de réquisition (1939)

1 M 246 Accueil en gare d’Angoulême
1 M 247 Fournitures matérielles, aides sociales, recettes des dons pour les 

mosellans, comites franco-américain d’aide aux réfugiés
1 M 248 Documents et correspondance relatifs aux conditions médicales, liste 

des réfugiés décédés, services sanitaires, personnel, divers, rapports des 
assistantes sociales, fonds du cabinet, services des réfugiés mosellans 
(1939-1940) 

1 M 249 Organisation du service sanitaire des réfugiés mosellans  : 
hôpitaux et hospices, infirmeries, états des malades, Angoulême à 
Villebois-la-Valette (1939-1940)

10 M Population, économie, statistiques

10 M 9 Liste des familles évacuées

9)  Archives départementales de la Charente-Maritime (AD Charente-Maritime)

M SUP Administration générale – supplément

M SUP 190 Évacués (1939)
M SUP 225 Liste des réfugiés hébergés dans la commune de Saintes (1939-1940)
M SUP 227 Registre alphabétique des réfugiés français (19 juin 1940-8 juillet 1940)

7 W Préfecture de Charente-Maritime, Bureau du cabinet

7 W 50 Service des réfugiés : organisation de l’accueil, correspondance, circulaires, 
personnel (1939-1940)

7 W 51 Communes de départ, communes d’accueil
7 W 52 Statistiques, problèmes de communication, aspects sociaux-économiques 

(usines Renault)
7 W 53 Hébergement, baraquements, camps de réfugiés, Rochefort logements 

(1939-1940)
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10)  Archives départementales de la Dordogne (AD Dordogne)

6 M Administration générale, personnel et économie

6 M 509/2 Ravitaillement. Affaires générales, organisation pour le temps de guerre, 
alimentation des évacués (1938-1940)

7 M Direction des services agricoles

7 M 118 Bétail évacué du Bas-Rhin (1939-1940)

2 R Affaires militaires : Recrutement

2 R 477 Tableaux de recensement communaux – Classe 1940 (évacués de 
l’arrondissement de Sarlat)

3 R Affaires militaires : Organisation de l’armée

3 R 47  Procès-verbaux des opérations du conseil départemental, admission

3 T Enseignement général, Affaires culturelles, Sports

3 T 3 Rapports annuels des inspecteurs primaires (Sarlat, 1933-1940 ; Périgueux-
Ouest, 1940) et du directeur de l’École normale d’instituteurs (1940)

1 X Administration hospitalière

1 X 17 Clairvivre à Salagnac : hébergement de miliciens espagnols et réfugiés du 
Bas-Rhin (1939-1940)

3 X Assistance sociale

3 X 26 à 45 Assistance aux évacués et réfugiés :

3 X 26 Circulaires ministérielles (1939-1941)
3 X 27 Circulaires du préfet aux maires (1939-1943)
3 X 28 Rapports d’ensemble du préfet et statistiques ; mouvements quotidiens du 

Centre départemental d’hébergement ; rapports de tournée du contrôleur 
départemental ; rapports mensuels du commissaire spécial (1939-1940)

3 X 29 à 31 C o r r e s p o n d a n c e  g é n é r a l e ,  i n c i d e n t s ,  d i f f i c u l t é s , 
interventions (1939-1943)

3 X 32 Enquête stat ist ique par communes sur les  réfugiés  non 
Alsaciens (septembre 1939)

3 X 33 à 36 Enquête statistique par communes (janvier 1940)
3 X 37 Enquête sur les dépenses de chauffage et d’éclairage (mars 1940)
3 X 38 Listes alphabétiques de réfugiés (1942-1943)
3 X 39 Listes  des  pla intes  déposées  par  les  réfugiés   ;  doss iers 

individuels (1939-1941)
3 X 40 Organismes propres aux Alsaciens-Lorrains, assurance sociale, comité de 

patronage de la souscription en faveur des réfugiés du Bas-Rhin, cantine 
scolaire, section spéciale de placement des réfugiés, caisse d’assurance 
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contre la détérioration des houblonnières de Gerstheim, projet d’édition 
d’un guide des réfugiés (1939-1942)

3 X 41 à 45 Allocations, décisions des commissions cantonales (1940)

2 Z Sous-préfecture de Nontron

2 Z 337 Projets de repliement de la population des arrondissements d’Erstein et 
Molsheim (Bas-Rhin) (1934-1939) 

2 Z 338 Hébergement des jeunes gens mobilisables, réfugiés du Bas-Rhin 
(listes nominatives par communes), hébergement des ressortissants 
allemands (1938-1940)

5 Z  Sous-préfecture de Sarlat

5 Z 28 Surveillance de la presse et censure (1896-1939)
5 Z 196 Guerre de 1939-1940  : défense passive, réfugiés du Bas-Rhin, 

divers (1938-1940)

E DEP Archives communales

E DEP 7236 Autorisation d’exhumation
E DEP 7324 Service des évacués et réfugiés des régions occupées par les troupes 

allemandes
E DEP 7326 Fichier des allocataires réfugiés à Périgueux
E DEP 7327 Fichier des réfugiés de toutes les régions de France
E DEP 7328 Recensement des réfugiés provenant des zones occupées, des 

démobilisés ayant fait une demande d’allocation aux réfugiés, des 
évacués provenant d’une autre commune ; commission communale 
d’accueil aux réfugiés

E DEP 7402 Recensement des réfugiés Lorrains et Alsaciens demeurant à Périgueux 
(1941-1942)

11) Archives départementales de la Creuse (AD Creuse)

4 M Police

4 M 259 Étrangers évacués des départements repliés à l’Intérieur (1940)
4 M 260 Réfugiés de guerre (1939-1940)
4 M 261 Réfugiés français, recensement (1940)
4 M 262 Réfugiés français, secours (1940)
4 M 263 Assistance aux réfugiés français, indemnisation des particuliers (1940)

10 R Organismes temporaires du temps de guerre

10 R 293 à 300 Service préfectoral pour l’aide aux réfugiés

10 R 293 Organisation du service (1939-1940)
10 R 294 à 297 Recensement des personnes réfugiées (1939-1940)
10 R 298 Secours (1939-1940)
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10 R 299 Retours (1939)
10 R 300 Décès (1939)

62 W Information

62 W 1 à 2 Centre départemental à l’information (1939-1940)

288 W Réfugiés de guerre

288 W 8 Évacuation, logement (1939-1940)
288 W 58 Rapatriement des réfugiés (1940)
288 W 59 Circulaires adressées aux maires (1939-1940)
288 W 60 Rapatriement des réfugiés  : instructions, télégrammes officiels 

(1939-1942)

12) Archives départementales de la Gironde (AD Gironde)

1 M Administration générale

1 M 8 Organisation du service des évacués (1939-1940)
1 M 449 Contrôle postal, télégraphique et téléphonique ; généralités, instructions, 

commissions, fonctionnement, 1936-1940
1 M 450 Installation à Bordeaux du gouvernement et du corps diplomatique ; 

armistice ; dispositions pour l’évacuation des civils, des œuvres d’art, 
etc. (1939-1940)

10 R Organismes du temps de guerre

10 R 68 Réfugiés de l’Est ; arrivées journalières, communes d’hébergement, 
alimentation (cartes) et logement (1939-1940)

10 R 69 Organisation d’ateliers militaires de confection destinés à donner du 
travail aux femmes de mobilisés et de réfugiés (1939-1940)

34 W Service départemental des réfugiés et sinistrés

34 W 32 Relevés numériques des mouvements journaliers des réfugiés (1939-
1940) ; recensement des réfugiés français dans le département de la 
Gironde (1940)

34 W 35 Réfugiés arrivés en Gironde : correspondance (arrivée des convois de 
malades et vieillards évacués de Nancy, ravitaillement des réfugiés arrivés 
en gare de Saint-Mariens, correspondance avec la préfecture de Meurthe-
et-Moselle et la mairie de Nancy) (1939-1941)

34 W 64 Service des évacués : instructions et circulaires préfectorales (1940-1941) ; 
affaire Dubrana, chef du service des évacués (1940-1941)

Outre les fonds abrités par les archives des principaux départements de départ et d’accueil, 
certains documents relatifs aux évacuations sont conservés notamment par les archives 
départementales du Lot-et-Garonne (1 M 751, 1 R 372), de la Vendée (1 W 123, 26 W 1, 
26 W 20 à 27) et de la Corrèze.
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C – Archives municipales et communales

1) Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg (AVES)

1 MW Délibérations, textes officiels

1 MW 275 Conseil municipal, procès-verbaux des séances (1939-1940)
206 MW Défense passive, services installés à Strasbourg et Périgueux 1931-1956
206 MW 18  Évacuation. Installation à Périgueux 
206 MW 116  Idem. Demandes de renseignements, Plaintes, septembre 1939-1941
206 MW 119 Idem. Aide aux évacués et sauvegarde des biens des évacués
206 MW 120 Idem. Matériel expédié à Périgueux
206 MW 159 à 168 Annexe des mairies Bergerac, Châteauroux, Mussidan, Nontron, Neuvic, 

Ribérac, Sarlat, Thiviers, Thenon, Vergt (1939-1940)
[cotes concernant également les évacuations : 206 MW 2, 13, 15 à 17, 133, 169, 201, 206, 207]

208 MW Dossiers de fonctionnement, conseils municipaux et commissions 

CUS 1944-1969

208 MW 128 Voyage d’une délégation municipale à Périgueux 1946 
208 MW 129 Le Comité Strasbourg-Languedoc-Roussillon à Monsieur le Maire 1945

1 W Fonds de la Compagnie des tramways strasbourgeois 

1 W 426 Évacuation 1939/1940, correspondance secrétaire général et directeur, 
des lignes à Strasbourg, Caisse de prévoyance, siège social à Ottrott

1 W 596 Caisse de prévoyance pendant l’évacuation 1939/1940, correspondance, 
articles de presse, rapports, arrêt des versements aux anciens agents

1 W 2435 Groupement des industriels et commerçants alsaciens repliés (GICAR), 
correspondance, bulletin d’information (1939-1940)

1 W 2441 Transfert du siège social à Ottrott pendant l’évacuation (1938-1940)
1 W 2443 Redémarrage des exploitations après l’évacuation 1940, rapports

117 W Secrétariat des conseils (1965-1987)

117 W 19 Conférence de la municipalité, août-novembre 1978

156 W Relations internationales

156 W 12 à 15  Jumelage Périgueux-Strasbourg

2) Archives municipales de Sarreguemines (AMS)

3 H Deuxième guerre mondiale

3 H 25 à 26 Défense passive, 1938/1939 [Tension internationale 1938. Projet 
d’évacuation : ordres de réquisition]

3 H 28 Évacuation, 1939-1941 [Réquisitions, indemnisations]
3 H 33 Évacuation, 1939-1952 [Réquisitions, correspondance durant et après 

guerre, ordres ministérielles et préfectorales]
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3 H 34 à 35 Évacuation, 1939/1940 [Bulletin de liaison des réfugiés mosellans de la 
Charente 28.9.1939, correspondance des évacués avec la mairie, maire 
Nicklaus, sous-préfecture, préfecture et entre ces administrations ; 
pensions militaires, allocations]

3 H 40 Idem [Dossiers étrangers, préparatifs, répartition de la ville en secteurs, 
réquisition du bétail, assurance sociale]

3 H 39 à 40 Idem [réquisition de la main-d’œuvre ; travail en général] 
3 H 41  Idem [affaires scolaires  ; repliement des biens économiques  ; 

correspondance générale et préfectorale] 
3 H 42 à 43  Idem [administration municipale en Charente, répartition géographique]
3 H 52 Évacuation 1939-1943 [Journaux des évacués  ; De l’Est à l’Ouest. 

Bulletin de renseignements pour les évacués (n° 1-37), 1939/1940 ; bulletin 
bimensuel : Le Lien. Trait d’union entre les évacués (n° 1-10), 1940 ; 
journal Le Lorrain – le trait d’union des réfugiés de l’Est, 1941-1943]

3 H 53 Évacuation 1939-1941 [rapatriement : liquidation, SNCF ; liste des 
artisans préparatifs, rapports ; listes par communes d’accueil ; slistes par 
wagons de transport, personnes]

3 X Fonds Henri Hiegel

3 X 261 à 263 Henri Hiegel, Questionnaire auprès du personnel enseignant sur 
l’évacuation

Outre les archives citées ci-dessus, certains documents relatifs aux évacuations sont 
conservés dans d’autres archives municipales, en particulier celles de Colmar, de Mulhouse 
et de Wissembourg.

D – Autres archives

1) Archives de la Banque de France, Paris (ABF)

Direction générale de l’escompte, service des études

0011200601/1 Notes des Gouverneurs et directeurs de l’escompte aux directeurs 
de succursales (1911-1960) / Examen de la situation des banques 
d’Alsace-Lorraine (1939-1945)

0011199901/47 Conflits internationaux : guerre de 1939-1945 ; activités bancaires 
pendant la guerre (1939-1944)

Caisse générale

1280199901/35 Opérations intervenues du fait de la guerre 1939-1945 ; mesures prises 
en cas de conflit (1933-1941)
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Secrétariat général

1060200001/237 Opérations avec la clientèle ; coffres-forts / ouverture et évacuation de 
coffres-forts (1928-1943)

1060200001/513 Guerre  1939-1945  ; mobilisation générale  / évacuation des 
comptoirs (1936-1941)

1060200001/514 Guerre  1939-1945  ; mobilisation générale  / évacuation des 
comptoirs (1938-1940)

1060200001/515 Guerre  1939-1945  ; mobilisation générale  / évacuation des 
comptoirs (1939-1940)

1060200001/517 Guerre  1939-1945  ; mobilisation générale  / évacuation des 
comptoirs (1940)

1060200001/519 Guerre  1939-1945  ; mobilisation générale  / évacuation des 
comptoirs (1940-1941)

1060200001/521 Guerre  1939-1945  ; mobilisation générale  / évacuation des 
comptoirs (1910-1963)

1060200001/542 Guerre 1939-1945 ; cas de l’Alsace-Lorraine (1940-1944) 
1060200001/543 Guerre 1939-1945 ; cas de l’Alsace-Lorraine (1939-1943)
1060200001/545 Guerre 1939-1945 ; cas de l’Alsace-Lorraine (1940-1945)
1060200001/547 Guerre 1939-1945 ; cas de l’Alsace-Lorraine (1940-1944)
1060200001/550 Guerre 1939-1945 ; cas de l’Alsace-Lorraine (1940-1944)
1060200001/563 Guerre 1939-1945 ; cas de l’Alsace-Lorraine (1940-1947)
1060200001/564 Guerre 1939-1945 ; cas de l’Alsace-Lorraine (1939-1945)
1060200101/1 Organisation de la Banque de France ; activités de la Banque (1938-1946)
1060200101/58 Guerre de 1939-1945 : mobilisation générale / Sécurité et évacuation des 

comptoirs (1932-1940)

2) Archives de l’évêché de Strasbourg (AES)

Guerre 1939-1945
Dossier Monseigneur Douvier

3) Archives d’Arcelor Mittal (Florange)

142/168 Mine de Hayange : dommages de guerre, repliement des usines de la 
Vallée de la Fensch sur la vallée de l’Orne, mars 1940-juin 1940 ; 
correspondance, listes du personnel et du matériel, personnel mis à la 
disposition de l’armée, modalités de paiement pour les mois de mai 
et juin

4) Centre historique minier Lewarde

L 1421 Mines de Lens : ouvriers de Sarre et Moselle, notes diverses, 1939-1940
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5) Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, Nanterre (BDIC)

4 delta res 0057 bulletins hebdomadaires du Commissariat général à l’information, 
octobre 1939-juin 1940

Archives de la Cimade

Violette Mouchon, Livre I, Guerre : Aide des équipes de la CIMADE aux réfugiés alsaciens et 
lorrains dans le Sud-Ouest

6) Institut d’histoire du temps présent (IHTP)

Fonds Vallotton : ARC 101

II – Allemagne

A – Archives au niveau national

1) Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde (BArch)

R2 Reichsfinanzministerium

R 2/512 Räumungsschäden, Vermögensschäden (Handakte) 1941-1943
R 2/11653 Inlandswesen,  Gesundhei t swesen,  Saar land,  Reichsgaue 

(Geheimakten) 1934-1945, Bd. 3: 1939-1942
R 2/11821 Flüchtlingsfürsorge (einschließlich Rückwanderer), Bd. 2: 1939-1945
R 2/11825 Freimachungsgebiete (vorwiegend im Westen des Reichs) – Räumung 

und teilweise Wiederbesiedlung 1939-1945, Bd. 1: 1939-1940
R 2/11826 Idem, Bd. 2: 1940
R 2/11827 Idem, Bd. 3: 1940-1941
R 2/16374 à 16377 Hilfsmaßnahmen des Reichs für den Wiederaufbau der ehemals 

freigemachten westlichen Grenzgebiete (Saarpfalz, Baden, RegBez. 
Trier) – Protokolle der Sitzungen der Gaukreditausschüsse Baden und 
Westmark 1941-1942

R 2/16378 à 16381 Reichswirtschaftshilfe für das besetzte Elsaß. –  Protokolle der 
Sitzungen des Kreditausschusses beim Chef der Zivilverwaltung im 
Elsaß, 1940-1942

R 2/16383 à 16404 Reichswirtschaftshilfe für das besetzte Lothringen. – Protokolle der 
Sitzungen des Kreditausschusses beim Chef der Zivilverwaltung in 
Lothringen 1940-1942

R 2/25172 Maßnahmen für die freigemachten Gebiete 1939-1942
R 2/25175 Kriegsschäden von Personen und Betrieben in den westlichen 

Freimachungsgebieten, v.a. Zinszuschüsse (1940-1944)
R 2/29979 Schäden in den westlichen Freimachungsgebieten (1939-1940)
R 2/29980 à 29985 Schäden in den westlichen Freimachungsgebieten (1939-1945)
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R 2/30475 Steuerliche Auswirkungen der Freimachung im westlichen 
Grenzgebiet (1940-1944)

R 11 Reichswirtschaftskammer

R 11/73 Industr iestat i s t i sche Berichterstattung.  Al lgemeines und 
Einzelangelegenheiten 1939-1941 / Bd. 2 (1939) 1940-1941

R 36 Deutscher Gemeindetag

R 36/2597 Kriegsfamilienunterstützung 1939-1944 / Bd. 1 Heft 1 1939

R 55  Reichsministerium für Volkaufklärung und Propaganda

R 55/20937 Rundschreiben zur Einführung der Pressezensur Aug. 1939
R 55/33842 Anweisungen an die Presse 1939-1940 / Bd. 3: 1940
R 55/33841 Anweisungen an die Presse 1939-1940 / Bd. 2: Okt.-Dez. 1939
R 55/21041 Presse-Rundschreiben des Reichspropagandaamtes Berlin 1939-1940

R 58  Reichssicherheitshauptamt 

R 58/147 Uneinheitliche Rechtsprechung gegen Plünderer (janvier 1940)
R 58/148 Versorgungsschwierigkeiten bei Textil-  und Lederwaren in den 

Räumungs- und Unterbringungsgebieten (1939-1940)
R 58/5350 Evangelische und katholische Seelsorge für die aus den Grenzgebieten 

rückgeführte Bevölkerung (1940)
R 58/5648a Beobachtung der Zusammenarbeit von Katholiken und Protestanten 

1934-1944
R 58/5845 Beobachtung der Seelsorge der katholischen Kirche für die Rückgeführten
R 58/5926 Deutsche Evangelische Kirche (Sammelakten) 1933-1940
R 58/6015  Beobachtung der katholischen Kirche

R 83 Lothringen Chef der Zivilverwaltung in Lothringen

R 83 Lothringen/5 Rückkehr lothringischer Flüchtlinge und Evakuierter (1940-1941)
R 83-Lothringen/6 Überprüfung und Weiterleitung lothringischer Flüchtlinge (1940-1941)
R 83-Lothringen/7 Regelung des Sperrlinien- und Flüchtlingswesens  (1940-1941)  : 

Rückführung elsässischer und lothringischer Flüchtlinge

R 1501 Reichsministerium des Innern

R 1501/1076 Erste Anordnung über die Entschädigung von Nutzungsschäden 
(Freimachungsgebiet), Bd. 1: 1939-1941

R 1501/1077 Erste Anordnung über die Entschädigung von Nutzungsschäden 
(Freimachungsgebiet), Bd. 2: 1941-1942

R 1501/1116 Kriegssachschäden und Hilfsmaßnahmen in den (ehemaligen) 
Freimachungsgebieten, 1940-1941

R 1501/1117 Räumungs-Familienunterstützungsverordnung, 1939-1943
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R 2301 Rechnungshof des Deutschen Reiches

R 2301/6492 Reichswirtschaftshilfe zur Förderung der Wirtschaft in den Grenzgebieten 
(Grenzlandhilfe). Durchführung bei einzelnen Behörden 1939-1945 / 
Reichsstatthalter in der Westmark und Chef der Zivilverwaltung in 
Lothringen, Saarbrücken 1939-1944

R 2301/7480 Fr e i m a c h u n g  u n d  Wi e d e r b e s i e d l u n g  d e r  w e s t l i c h e n 
Grenzgebiete (1940-1943)

R 2301/7482 Werkerhaltungshilfe für Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft im 
ehemals freigemachten Gebiet (1941)

R 2301/7494 Kriegssachschädenverordnung (1939-1940)
R 2301/7495 Sachschädenfeststellungsverordnung (1939-1940)
R 2301/7496 à 7497 Kriegssachschäden (1940-1944)

R 3001 Reichsjustizministerium

R 3001/22743 Anwendung der VO gegen Volksschädlinge vom  5.9.1939 bei 
Plünderungen in den freigemachten Gebieten, Berichte über 
Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung im freigemachten Gebiet, 
Anklagen (1939)

R 3101 Reichswirtschaftsministerium

R 3101/32212 Räumung feindbedrohten Gebietes, 1937-1939
R 3101/32213 Vorbereitungen in Freimachungsgebieten. Erlasse etc. 1939
R 3101/32214 Verzeichnis der Karten betr. Freimachungszonen 1938-1939
R 3101/32215 Wirtschaftliche Freimachung des voraussichtlichen Kampfgebietes im 

Westen.- Richtlinien, Erfahrungsberichte, Versorgung der Bevölkerung, 
Unterstützung der Betriebe, Verwertung der Sammellager u. a. 1939-
1940, Bd. 1: 1939

R 3101/32216 Bd. 2: 1939-1940
R 3101/32217 Bd. 3: 1939-1940

R 3601 Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft

R 3601/3074 Kriegsschädenfeststellung, Bd. 1: 1939–1941
R 3601/3079 à 3082 Regelung von Kriegs- und Freimachungsschäden in den 

Westgebieten (1940-1944)
R 3601/3083 Räumungs- und Freimachungsschäden, besonders im Westen – 

Allgemeines und Einzelfälle (1939-1944)

R 3901 Reichsarbeitsministerium

R 3901/20174 Arbeitseinsatz im Bergbau 1937-1941 / Bd. 1: 1937-1941

R 4601 Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen 

R 4601/1961 Neuordnungsgemeinden im Gau Westmark 1940-1941
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R 5101 Reichsministerium für die kirchlichen Angelegenheiten 

R 5101/23193 Religiöse Betreuung von Flüchtlingen und Rückwanderern aus den 
westlichen Gebieten Sept. 1939-März 1945

NS 6 Partei-Kanzlei

NS 6/331 Rundschreiben, Anordnungen, Verfügungen, Bekanntgaben des 
Stellvertreters des Führers bzw. der Partei-Kanzlei 1933-1945, Bd. 21: 
Jan.-Dez. 1940

NS 6/355 Planung des Einsatzes der NSDAP im Kriege.- Personelle und materielle 
Mobilmachung 1937-1939

NS 6/452 Freimachung und Wiederbesiedlung von Grenzgauen im 
Westen 1939-1940

NS 6/715 Ausgabe von Sparkassenbüchern an Mütter von während der Evakuierung 
aus dem Gau Saarpfalz geborenen Kindern 1940

NS 23 Sturmabteilungen der NSDAP

NS 23/1103 Einsatz der SA-Stürme bei der Räumung der Westwallbezirke 1939

2) Bundesarchiv-Militärarchiv, Freiburg (BA-MA)

RH 14 Oberkommando der Heeresleitung/Chef der Heeresrüstung und 

Befehlshaber des Ersatzheeres 

RH 14/44 Wichtige Maßnahmen und Beobachtungen auf dem Gebiete der 
Reichsverteidigung im Bereich des Wehrkreises X (Okt. 1939), 
Soziale Lage bei der Saargruben AG in Saarbrücken (Okt. 1939), 
Räumungsmaßnahmen und Evakuierungen der Zivilbevölkerung aus 
den grenznahen Westgebieten (1939)

RW 4 OKW/Wehrmachtführungsstab 

RW 4/31 Tagebuch Jodl (4. Jan. 1937-24. Aug. 1939)
RW 4/242 Propaganda für die Wehrmacht, insbesondere Zusammenarbeit mit 

dem Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda und dem 
Auswärtigen Amt, Bd. 8 (Nov. 1939-Jan. 1940)

RW 4/284 Rundfunk-Ange legenhe i t en   :  Mi l i t ä r i s che  Zensur  von 
Sendungen, Berücksichtigung der Wehrmachtpropaganda u.a. 
(Sept. 1939-Jan. 1940)

RW 4/285 Idem (Dez. 1939-Juni 1940)
RW 4/286 Rundfunk-Angelegenheiten, geheim (1940-1943)
RW 4/338 Lageberichte (Propaganda-Kompanien) Nr. 1-51 : Zusammenstellung 

der Tätigkeiten der einzelnen Propaganda-Einheiten, deren aktive 
Propaganda und Truppenbetreuung (Aug. 1939-Apr. 1942)
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RW 19 OKW / Wehrwirtschafts- und Rüstungsamt 

RW 19/73 Bemerkenswerte Punkte aus den Lageberichten der Rüstungsdienststellen 
über die wirtschaftliche Lage in ihren Bereichen (1938-1942)

RW 19/1743 Notstands- und Grenzgebiete : Berücksichtigung der notleidenden 
Grenzgebiete bei Erteilung öffentlicher Aufträge (1936-1938)

RW 19/1760 Vorbereitung der Reichsverteidigung (1933-1935)
RW 19/1768 Freimachungsmaßnahmen im westlichen Grenzgebiet, u.a. 

Betriebsverlegungen, Bergung von Werkzeug-Maschinen, 
Wiederinbetriebnahme von Werken, Wehrmachtaufträge in die grüne 
Zone (1939-1940)

RW 19/1772 Vorbereitung der Räumung feindbedrohten Reichsgebietes. 
Neubearbeitung der entsprechenden Richtlinien, insbesondere für die 
wirtschaftliche Räumung (1935-1938)

RW 19/1777 Rüstungswirtschaftliche Vorbereitungen für die Räumung und 
Bergung von Räumungsgütern aus den feindbedrohten Zonen des 
Reichsgebietes  : Richtlinien, Anordnungen, Pläne sowie Listen 
über Räumungsgüter der Dringlichkeitsklasse A und R-Betriebe, 
Wehrwirtschafts-Inspektionen I-VII (1934-1938)

RW 19/1877 Rüstungswirtschaftliche Mob.Vorarbeiten, Organisation und Kontrolle 
der deutschen Kriegswirtschaft (1938)

RW 19/2410 Räumung feindbedrohten Reichsgebiets, Richtlinien Heft  4  : 
Wirtschaftliche Räumung (1. Okt. 1936)

RW 19/2411 Vorbereitungen zur Durchführung der materiellen Räumung und 
Bergung in feindbedrohnten Gebieten (Richtlinien, Bestimmungen, 
Anweisungen) (1934-1937)

RW 19/2412 Mob.-mäßige Vorbereitungen von Maßnahmen zur wirtschaftlichen 
Lähmung des Saarlandes, Richtlinien für friedensmäßiges Vorbereiten 
von Sperrungen. Lähmungsorganisation (1938-1939)

RW 19/2413 Idem (1936-1937)
RW 19/2414 Räumung feindbedrohten Reichsgebiets. Wirtschaftliche und industrielle 

Räumung und Bergung, Personelle Räumung (Allgemeine Grundsätze, 
Richtlinien, Sonderanweisungen) (1934-1937)

RW 19/2415 Neubearbeitung der Richtlinien für die Räumung feindbedrohter 
Reichsgebiete  : Wirtschaftliche Räumung, Verkehrsräumung. 
Rückführung von Wehrergänzungen sowie von Fachpersonal. Mob.-Plan 
Rüstung- Räumung und Bergung (Bestimmungen, Stellungnahmen) 
(1936-1938)

RW 19/2416 Idem (1935-1936)
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RW 20-5 Rüstungsinspektion V Stuttgart

RW 20-5/4 Enthält u.a.  : Gliederung und Stärke der Rüstungsdienststellen, 
industr ie l le  Rüstungsarbei t ,  handelsübl iches  Gerät  und 
Gerätebeschaffung, Kraftfahrzeug- und Betriebsstoffbewirtschaftung, 
Transportwesen und Energieversorgung; Räumung und Bergung von 
Betrieben (Sept. 1939-Sept. 1940)

RW 20-5/6 Enthält v.a. : Meldungen über den Mob.-Verlauf (Sept. 1939-Feb. 1940)
RW 20-5/7 Idem (Feb.-Aug. 1940)
RW 20-5/10  Enthält u.a.: Sonderbericht über die politische und wirtschaftliche Lage 

im Elsass (Aug. 1941-Febr. 1942)

RW 20-12 Rüstungsinspektion XII Wiesbaden

RW 20-12/1 Kriegstagebücher der Wehrwirtschaftsinspektion XII Wiesbaden, 
enthält u.a.  : Verlegung von Starkstromleitungen. Räumung und 
Freimachung des Kampfgebietes (rote Zone), Liste der geräumten 
Firmen (Aug.-Dez. 1939)

RW 20-12/16 « Geschichte » der Rüstungsinspektion XII, enthält u.a.  : Anlauf 
und Verlauf der Kriegsfertigungen, Arbeitseinsatz, Stand der 
Kriegsvorbereitungen bei den Wehrmachtteilen, Kohlenversorgung, 
Erfassung von freien Kapazitäten, Bildung eines Munitionsausschusses, 
Feindeinwirkungen (Aug. 1939-Sept. 1940)

RW 21 Rüstungskommandos

RW 21-54/1  Kriegstagebücher des Rüstungskommandos Saarbrücken (24. Aug.-
31. Dez. 1939)

RW 21-54/2 Idem (1. Jan.-30. Juni 1940), enthält u.a. : Räumung der französischen 
Saargruben und Lagerung des dort geborgenen Materials, 
Stilllegungsaktion der Industrie- und Handelskammern, Arbeitermangel, 
Bergungsaktion im französischen Gebiet, Einsatz von Strafgefangenen 
in den Betrieben, Wiederbesiedlung des freigemachten Gebiets, 
Instandsetzungs- und Aufräumarbeiten

3) Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, Berlin (PAAA)

RAV Bern Gesandtschaft Bern 

RAV Bern 2922 Presseberichte über Lage und Stimmung in Frankreich (1939-1942)

RAV Brüssel Botschaft Brüssel

RAV Brüssel 84/2 à 3 Berichte von Friedrich Sieburg

RZ 702 Rundfunkpolitische Abteilung

R 27 625 Handakten Luther – Schriftverkehr L-Sch



327

Exils intérieurs   S
ources

R 60 744 Generalkonsul Erich von Luckwald, Vertreter des AA in Bordeaux, u.a. 
Lage- und Stimmungsberichte aus dem Elsaß, deutsche Propaganda an der 
französischen Front, Stimmungs- und Lageberichte aus Südfrankreich, 
Betreuung von Presse und Funk in Bordeaux (5.1940-3.1941)

R 67 476 Referate RuPers. RuHS, Bd.1, Verwaltung, Organisation
R 67 492 Langwellensender Humanité, Sendetexte (11.1.-15.3.1940)
R 67 555 Evakuiertenproblem (1939-1942)

4) Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv, 

Berlin-Lichterfelde (SAPMO)

DY 30/2411 Stenografische Niederschrift über Gespräch von Erich Honecker mit 
Oskar Lafontaine, 11.3.1984, Leipzig

 [Discussions à propos de l’établissement d’un jumelage entre Sarrelouis et une 

ville du Harz où certains habitants de Sarrelouis avaient été évacués en 1939]

Outre les archives citées ci-dessus, on pourra consulter également des documents 
audiovisuels relatifs aux évacuations au Bundesarchiv-Filmarchiv de Berlin-Wilmersdorf 
(Deutsche Wochenpresse) et au Deutsches Historisches Tonarchiv.

B – Archives régionales

1) Landesarchiv des Saarlandes (LA Saarbrücken)

BüA 7 Staatliches Büchereiamt

BüA 7 Staatliches Büchereiamt: Schriftwechsel zur Evakuierung (1939/40)

LRA.IGB Landratsamt St. Ingbert

LRA.IGB 6 Heimkehr der evakuierten Bevölkerung (meist nur Belege über Transport 
und Ersatz von Möbeln) (Okt. 1939-Nov. 1942)

LRA.IGB 7 Behandlung der aus dem Freimachungsgebiet im Westen zurückgeführten 
Behördenbediensteten (Sep. 1939-Sept. 1942)

LRA.IGB 10 Plünderung im freigemachten und geräumten Kriegsgebiet
LRA.IGB 14 Finanzierung des Barackenbaus für obdachlose Rückgeführte im ehemals 

freigemachten Gebiet (Dez. 1940-Jan. 1941)
LRA.IGB 46 Wiederbesiedlung des freigemachten Gebietes, kassen- und 

buchungsmäßige Behandlung der Mittel (Juli 1940-Febr. 1944)
LRA.IGB 47 Feldbestellung im freigemachten Gebiet (Feb. 1940-Juli 1940)
LRA.IGB 49 Rückkehr der Amts- und Ortsbürgermeister ins freigemachte Gebiet 

(Dez. 1939-Juni 1940)
LRA.IGB 50 Ersatz von Aufwendungen für die Bergung von Wohnungseinrichtungen 

und anderen Sachen (Jan. 1940-März 1943)
LRA.IGB 51 à 53 Wiederbesiedlung und Instandsetzung (1940-1942)
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LRA.IGB 54 Reise ins Bergungsgebiet und sonstige Vorgänge aus dem Bergungsgebiet, 
darin: auch: Verzeichnis der Anschriften von Behörden und Dienststellen 
aus den geräumten saarländischen Gebieten nach dem Stande vom 
26. Oktober 1939 (Okt. 1939-April 1940)

LRA.IGB 55 Genehmigte und durchgeführte Umzüge von Rückgeführten des Kreises 
St. Ingbert (Freimachungsstäbe) (Dez. 1939-März 1942)

LRA.IGB 56 Entschädigung für Beamte, Angestellte und Arbeiter, die infolge der 
Kriegsereignisse ihren Wohnort verlassen mussten (Okt. 1939-Dez. 1943)

LRA.IGB 99 Verwaltung der geräumten Gemeinden (Sept.-Okt. 1939)
LRA.IGB 103 Abreise und Zuzug aus bzw. in die « Grüne Zone » (Okt.-Dez. 1939)
LRA.IGB 105 Wiederbesiedlung der geräumten Gebiete (Aug. 1940-Okt. 1940)
LRA.IGB 107 Wirtschaftliche Freimachung; Kostenregelung; Feststellung von 

Sachschäden (Aug. 1939-Juli 1942)
LRA.IGB 109 Wiedereinräumung des freigemachten Gebietes im Westen 

(Jun. 1940-Jun. 1942)
LRA.IGB 110 Bergung und Sicherung von Kunstgegenständen im Kreisgebiet 

(Sept. 1938-Aug. 1940)
LRA.IGB 111  Räumung (der Roten Zone), Ermittlung von Anschriften rückgeführter 

Behörden und Privatpersonen, Rückwandererbeihilfe, Zerstörungen, 
Genehmigung zur Einreise in die „Rote Zone“, und zum Abtransport 
von Möbeln

LRA.IGB 112 Überführung der im Bergungsgebiet verstorbenen Rückgeführten in die 
Heimat (Okt. 1941-Mai 1942)

LRA.IGB 1346 Behördenräumung ,  Sonder zah lungen  für  rückge führ te 
B e h ö r d e n b e d i e n s t e t e ,  Ve r l e g u n g  v o n  D i e n s t s t e l l e n 
(Sept. 1939-Nov. 1940)

LRA.IGB 1410  Handakten, Referat  I, Landrat: Freimachung, Wiederaufbau, 
Instandsetzung, Zuzugsgenehmigungen (Aug. 1939-Juli 1941)

LRA.IGB 1424 Handakten Landrat; Schreiben von Bediensteten aus der Evakuierung 
(Dez. 1939-Dez. 1940)

LRA.IGB 1573 Wiederaufbau des geräumten Gebietes (Jun. 1940-Mai 1942)

LRA.SB Landratsamt Saarbrücken

LRA.SB 301  Beschäftigung der aus dem Freimachungsgebiet im Westen 
zurückgeführten Behördenbediensteten, Personalbedarf für den 
Neuaufbau (Okt. 1939-Dez. 1941)

LRA.SB 304 Betreuung von Flüchtlingen aus dem Gau Saarpfalz [u.a. versprengte und 
umgeleitete Flüchtlinge] (Sept. 1939-Feb. 1941, Dez. 1944-Jan. 1945)
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KomSldGuVG Kommission für Saarländische Landesgeschichte und Volksforschung

KomSldGuVG 4 à 52 Rundfrage über die Schicksale der saarländischen Gemeinden und ihrer 
Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg

MZG-Ld Amt Merzig-Land

MZG-Ld 82 Westwal lbau,  Freimachung,  Kriegsschäden (Haupt-  und 
Sonderakte, 1937-1943)

Archives privées – Nachlässe (NL)

NL Andres 8
FNL Herrmann
NL Kley 3
NL Peller-Séguy

2) Landeshauptarchiv Koblenz (LHK)

483 Landratsamt Saarburg

483, Nr. 143 à 144 Hilfsmaßnahmen in der „Roten Zone“ (1948-1951)
483, Nr. 174 à 176 Grenzlandhilfe, Rote Zone, Saargrenzpolitik, Saarfragen (1948-1961)

655,014 Bürgermeisterei und Gemeinde Kastellaun

655,014, Nr. 5685 Familienunterstützung bei Räumung oder Freimachung von gefährdeten 
Gebieten oder Wohngebäuden (Rückgeführte) (1939-1941)

655,014, Nr. 5686 Verze ichni s se  der  in  den  Gemeinden aufgenommenen 
Saarflüchtlinge (1939-1941)

655,047 Winningen, Bürgermeisterei

655,047, Nr. 824 Staatliche Familienunterstützung bei Räumung oder Freimachung 
von gefährdeten Gebieten oder bei besonderem Einsatz der 
Wehrmacht (1939)

655,123 Zeltingen-Rachtig, Bürgermeisterei, und Zeltig, Gemeinde

655,123, Nr. 638 Zuzug und Arbeitseinsatz von Rückwanderern (1933-1941)
655,123, Nr. 639 Nachweisungen der Flüchtlinge und Rückgeführten vor allem aus dem 

Saargebiet (1939-1940)

662,003 NSDAP-Kreisleitung Trier-West-Land

662,003, Nr. 159 Schriftverkehr in Mobilmachungs- und Militärangelegenheiten (vor der 
Anlage von Spezial-Sachakten) (August-November 1939)

662,003, Nr. 276 Schriftverkehr, Verhandlungsniederschriften und Übersichten bezüglich 
der Vorbereitungen für den Mobilmachungsfall (1939)

662,003, Nr. 277 Allgemeine Organisation, Rundschreiben und Anordnungen für den 
Mobilmachungsfall (September 1939-Januar 1940)
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662,003, Nr. 278 Festlegung (nebst Schlüssel) und Durchgabe der Kennwörter für den 
Beginn der Räumung (1939)

662,003, Nr. 279 Schriftverkehr mit staatlichen Dienststellen (Januar 1939-Juni 1940)
662,003, Nr. 280 Schriftverkehr mit Parteidienststellen (1939-1940)
662,003, Nr. 281 Schriftverkehr mit Gauleitung Koblenz (1939-1940)
662,003, Nr. 282 Einwohnerzahlen (aufgeschlüsselt nach Alter etc.) (Januar 1939)
662,003, Nr. 283 Verzeichnis Ortsschutz (1939)
662,003, Nr. 284 Idem 
662,003, Nr. 285 Verzeichnis der Viehtreiber, Melkerinnen, Pferdegespanne und 

Hilfskräfte für Kleinvieh (1939)
662,003, Nr. 286 Verzeichnis der UK-gestellten Bauern und Landwirte (1939)
662,003, Nr. 287 Marschplan, Marschgruppen (auch grüne Zone) (1939)
662,003, Nr. 288 Einwohnerzahlen Trier-Land (Januar 1939)
662,003, Nr. 289 Idem

662,003, Nr. 290 Statistische Unterlagen über Einwohnerzahlen für die weiße 
Zone (Januar 1939)

662,003, Nr. 291 Verzeichnis der als Transportführer vorgesehenen Personen über 45 Jahre 
und der Sammelplätze, Landbezirk (1939)

662,003, Nr. 292 Idem, Stadtbezirk (einschließlich Ehrang und Konz) (Februar-März 1939)
662,003, Nr. 293 Listen der Marschgruppen- und Marschblockführer nach 

Ortsgruppen (Juli 1939)
662,003, Nr. 294 Zusammenstellungen der Personen für „Betriebstrupps F“ und 

Notbelegschaften der Behörden (September 1939)
662,003, Nr. 295 Bildung der „Betriebstruppe F“ (Werkschutz für Betriebe 

lebenswichtiger Art im Freimachungsfall), Schriftwechsel und Listen 
der Betriebstrupps (1939)

662,003, Nr. 296 Rückführung der Behörden der Stadt Trier mit Verzeichnissen der 
Behörden-Notbelegschaften im Freimachungsfall (September 1939)

662,003, Nr. 297 Verzeichnis der Personen- und Lastkraftwagen in Trier-Stadt und 
Trier-Land (Februar 1939)

662,003, Nr. 298 Richtlinien über die Bergung von Bekleidungsstücken etc. nach der 
Räumung (1939)

662,003, Nr. 299 Rückführung der Viehbestände, Vorbereitender Schriftverkehr 
(September-November 1939)

662,003, Nr. 300 Rundschreiben und statistische Erhebungen betreffend Betreuung, 
Rückführung (September-November 1939)

662,003, Nr. 301 Schriftverkehr in Räumungsfragen (August-Dezember 1939)
662,003, Nr. 302 Familienunterhalt, meist für Räumungsfamilien (Februar 1940-Juni 1941)
662,003, Nr. 303 Entschädigungsansprüche aus den Räumungsgebieten, Einzelfälle und 

allgemeiner Schriftverkehr (Juli 1940-Februar 1943)
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3) Landesarchiv Speyer (LA Speyer)

H 3 Regierung der Pfalz, Kammer des Innern und der Finanzen

H 3, Nr. 9019 Freimachung von Schulen in der sog. Roten Zone und Verwendung von 
Lehrern höherer Schulen im freigemachten Gebiet im rechtsrheinischen 
Bayern sowie Rückberufung von Lehrern in die Pfalz (1939-1940)

H 3, Nr. 9520 Verschlechterung der Schulverhältnisse für pfälzische Volksschüler in den 
Bergungsgebiete sowie Verwendung von Lehrkräften aus den geräumeten 
Zonen in rechtsrheinischen und nicht freigemachten pfälzischen 
Bergungsorten (1939-1941)

H 3, Nr. 10713 Anstellung und Regelung der Gehalts- und Dienstverhältnisse der Ärzte 
und Bedienstete der Heil- und Pflegeanstalten (1909-1944)

H 3, Nr. 10717 Heil- und Pflegeanstalt Klingenmünster, Organisation des Pflegebetriebs

H 13 Regierung (Rheinhessen-)Pfalz

H 13, Nr. 1141 à 1143 Räumung der « Roten Zone » von Vieh und Agrarprodukten bei 
Kriegsbeginn sowie Rückkehr ins frei gemachte Gebiet (1939-1943)

H 31 Bezirks- bzw. Landratsamt Bergzabern

H 31, 45 Z 2290 Verlagerung der Akten der Standesämter der geräumten Gebiete 
Rückverbringung nach Freimachung Verlust von Standesamtsakten 
infolge der Freimachung (1939-1941)

H 31, 50 Z 2290 Grenzzonenverordnung, Grenzsteifenverordnung, Ausweispflicht im 
Freimachungsgebiet (1939-1941)

H 31, 88 Z 2290 Räumungsfamilienunterhalt für Rückwanderer aus dem westlichen 
Freimachungsgebiet, auch Kosten der Anstaltspflege für Rückgeführte, 
ebenso Entschädigung von Nutzungsschäden (1940-1950)

H 31, 132 Z 2290 Freimachung der roten Zone von der Hauptkampflinie, Rückführung 
der Bevölkerung, Sicherung der beweglichen Kunstdenkmäler und 
Wirtschaftsgüter (1939)

H 31, 135 Z 2290 Freimachung der grünen Zone und Rückführung der Bevölkerung und 
des persönlichen Eigentums, nachdem sich die militärische Lage gefestigt 
hat (1940)

H 34 Bezirks- bzw. Landratsamt Germersheim

H 34, Nr. 2947 Unterbringung von Geisteskranken und anderer Personen (1892-1942)

H 39 Bezirks- bzw. Landratsamt Landau

N 39, Nr. 192 Verwendung von Behördenpersonal aus der „Roten Zone“ (1939-1940)
H 39, Nr. 293 Räumung und Wiederbesiedlung der „Roten Zone“ (1939-1940)
H 39, Nr. 396 Wiederaufbau der Weinberge in der „Roten Zone“, Entschädigungen für 

Frostschäden (1940-1943)
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H 39, Nr. 1624 Erstattung von Krankenpflegekosten für Familien aus der „Roten Zone“ 
(1939-1941)

H 41 Bezirks- bzw. Landratsamt Neustadt

H 41, Nr. 77 Organisierung der „Rückführung“ der evakuierten Bevölkerung aus den 
„Freimachungsgebieten“ und des „totalen Kriegseinsatzes“ (1940-1946)

H 41, Nr. 78 Anträge auf Ausstellung von Ausweisen zum Betreten der Grenz- und 
Freimachungszone (1938-1941)

H 41, Nr. 79 Verwaltung und Überwachung der Sicherungs- und Freimachungsgebiete 
(1940-1944) 

H 41, Nr. 82 Verwaltung und Überwachung der Sicherungsbereiche und 
Freimachungszonen (1938-1944)

H 42 Bezirks- bzw. Landratsamt Pirmasens

H 42, Nr. 551 Behandlung der aus dem Freimachungsgebiet im Westen zurückgeführten 
Behördenbediensteten (1939-1942)

H 42, Nr. 642 Wiederbesiedlung der geräumten Orte (1940-1944)
H 42, Nr. 643 Sondermittel für die Gemeinden des freigemachten westlichen 

Grenzgebietes (1940-1944)
H 42, Nr. 644 Kredite zur Wiederingangsetzung der Wirtschaft daselbst (1940-1944)
H 42, Nr. 1458 Fürsorge für Geisteskranke (1837-1941)
H 42, Nr. 1469 Fürsorge für Geisteskranke (1900-1947)

H 45 Bezirks- bzw. Landratsamt Speyer

H 45, Nr. 5360 Freimachung des Grenzgebietes, sog. Rote Zone (1939-1940)
H 45, Nr. 5361 Wiederbesiedlung der freigemachten sog. Roten Zone sowie 

Durchführung des Wiederaufbaus (1939-1945)

H 46 Bezirks- bzw. Landratsamt Zweibrücken

H 46, Nr. 987 Wiederaufbau im Kreis St. Ingbert und Saargemünd (1940)
H 46, Nr. 1129 Abbruch von Wohnhäusern in Contwig (1940)
H 46, Nr. 1130 Idem, Dellfeld (1940)
H 46, Nr. 1131 Idem, Rieschweiler (1940)
H 46, Nr. 1132 Idem, Stambach (1940)
H 46, Nr. 1134 Abbruch und Wiederaufbau von Gewerbebetrieben und Wohnhäusern 

und die Wiederbesiedlung der freigemachten Zone (1940-1943)
H 46, Nr. 1135 Sammlung von Bauplänen, Gemeinde Walshausen (1940)
H 46, Nr. 1137 Idem, Gemeinde Dietrichingen (um 1940)
H 46, Nr. 1306 Bescheinigungen über die Anrechnung von Naturzuteilungen auf 

Sachschäden (Rote Zone) (1940-1941)
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H 51 Kreis- bzw. Landratsamt Alzey

H 51, Nr. 870 Unterbringung von Rückgeführten aus den westlichen Grenzgebieten im 
Landkreis Alzey (1939-1942)

U 107 Gemeindearchiv Meckenheim

U 107, Nr. 168 Organisation der Aufnahme und Rückführung von den in westlichen 
Grenzgebieten wohnenden Reichsdeutschen (1939-1940)

U 257 Stadtarchiv Dürkheim

U 257, Nr. 10217 Räumung der Freimachungsgebiete (1939-1944)

J 1 Oberlandesgericht Zweibrücken 

J 1, Nr. 1226 Lageberichte des Oberlandesgerichts und der Landgerichte (1935-1944)

T 65 NSDAP und Untergruppierungen

T 65, Nr. 24 Unterlagen über die « Marschfähigkeit » von Bevölkerung und Vieh im 
« Mob.-Fall » (1939-1940)

T 88 Verband der Pfälzischen Industrie/Industrieverbände Neustadt

T 88, Nr. 26010 Allgemeine Räumungskorrespondenz, u. a. mit dem Freimachungsstab, 
AOK, enthält u.a. Unternehmensanfragen und Listen weiterarbeitender 
Betriebe in der roten Zone (1939-1940)

T 88, Nr. 34162 Tagesberichte der Wehrwirtschaftlichen Abteilung der IHK 
Ludwigshafen aus der geräumten Zone, Merkblätter für geräumte 
Betriebe, Vormerkungen und Sitzungspläne (1939-1940)

V 185 Nachlass Joachim Kermann

V 185, Nr. 451 Materialsammlung [pour publication Kermann 2000, voir infra]

4) Generallandesarchiv Karlsruhe (GLAK)

69 Bad. Schwesternschaft Badische Schwesternschaft

69 Bad. Schwesternschaft Nr. 589 Evakuierung der Schwestern des Luisenheims während des 
Zweiten Weltkrieges (1939-1949)

233 Oberlandesgericht Karlsruhe: Generalia

233 Nr. 25940 Freimachung von Dienststellen, hier: Entschädigung für Beamte, 
Angestellte und Arbeiter, die infolge der Kriegsereignisse ihren Wohnort 
verlassen müssen (1939-1941)

236 Badisches Innenministerium

236 Nr. 28664 Die erste bis siebente Anordnung über Entschädigung von Nutzschäden, 
besonders in den ehemaligen Freimachungsgebieten (Regierungsbezirk 
Trier, Saarpfalz und Stadt Kehl), Bd. I (1940-1942)

236 Nr. 28665 Idem, Bd. II (1942-1944)
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236 Nr. 28939 Wiederaufbau: Verfügungen des Regierungspräsidenten in 
Trier (1.8. und 3.9.1940) betreffend Errichtung des Staatlichen 
Wiederaufbauamts in Saarburg, bzw. Schadenersatz durch das genannte 
Amt bei Gebäudeschäden im freigemachten Gebiet Saarburg und 
Trier-Land (1940)

236 Nr. 28942 Kriegssachen, Wiederaufbau der zerstörten Gebiete in Baden, 
Neuenburg-Haltingen, Gebäudeversicherung (1941-1943)

465 c Document Center

465 c, Nr. 16275 Bericht der DAF „Auswirkungen der wirtschaftlichen Räumung auf das 
nordbadischen Gebiet“ (1939)

465 c, Nr. 23619 Überwachung der Inspektionsreise des Bischofs von Trier, 
Dr. Rudolf Bornwasser, nach den Bergungsorten [für Bewohner des 
Freimachungsgebietes im Westen] (1939)

465d NSDAP: Gaudienststellen, Verbände, Polizei

465d Nr. 868 à 869 Verpflegung (NSV-Küche) (1940)
465d Nr. 890 Wohnungsfürsorge für „Rückwanderer“, L-Z (1939-1940)
465d Nr. 891 Räumungs- und Rückführungsaktionen (1940)
465d Nr. 893 Wohnungsfürsorge für „Rückwanderer“, B-K (1940-1941)
465d Nr. 1046 Die Tätigkeit des Amtes für Kommunalpolitik der Gauleitung Baden in 

Kriegszeiten (1939-1940)
465d Nr. 1119 Verwaltung und Wirtschaftsführung der Gemeinden im Krieg, 

insbesondere die Probleme der Räumungsgemeinden (1939-1942)
465d Nr. 1206 Korrespondenz mit dem Hauptarchiv München, Berichte von der 

„Freimachung und Wiederbesiedlung der gefährdeten Grenzgebiete am 
Oberrhein“ (1939-1940)

465d Nr. 1212 Bericht über die Maßnahmen zur Räumung im Elsass (1939-1940)
465d Nr. 1213 Freimachung und Wiederbesiedlung der gefährdeten Grenzgebiete am 

Oberrhein (1940)
465d Nr. 1214 Idem, Kreis Mosbach (1940)
465d Nr. 1215 Freimachung und Wiederbesiedlung im Elsass, Bericht über den Aufbau 

des Kreises Zabern (1940-1941)
465d Nr. 1216 Idem, 10 Monate Aufbauarbeit der Partei im Kreis Thann (1940)
465d Nr. 1217 Freimachung und Wiederbesiedlung: Räumung und Rückführung im 

Elsass (1940-1941)
465d Nr. 1218 Fre i m a c h u n g  u n d  Wi e d e r b e s i e d l u n g  i m  E l s a s s :  Da s 

erste Jahr nationalsozial ist ischer Aufbauarbeit  im Kreise 
Rappoltsweiler (1940-1941)

465d Nr. 1219 Freimachung und Wiederbesiedlung der gefährdeten Grenzgebiete am 
Oberrhein, Kreis Neustadt, Baden (1940)
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465d Nr. 1220 Idem, Kreis Offenburg (1940)
465d Nr. 1221 Idem, Kreis Säckingen (1940)
465d Nr. 1222 Freimachung und Wiederbesiedlung in Baden, Aufnahme und Betreuung 

der Rückgeführten im Kreis Sinsheim (1940)
465d Nr. 1223 Geschichte der Freimachung und Wiederbesiedlung der gefährdeten 

Grenzgebiete im Westen von Aufnahmekreis Stockach aus gesehen (1941)
465d Nr. 1224 Rückführungsgeschichte, NSDAP-Aktion im Kreis Villingen (1940)
465d Nr. 1225 Idem, Kreis Überlingen (1939-1941)
465d Nr. 1226 Idem, Kreis Waldshut (1940)
465d Nr. 1227 Idem, Kreis Wertheim (1939)
465d Nr. 1228 Idem, Kreis Wolfach (1939)
465d Nr. 1229 Geschichte der Freimachung und Wiederbesiedlung der gefährdeten 

Grenzgebiete, Kreis Gebweiler im Elsass (1941)
465d Nr. 1230 Geschichte der Freimachung und Wiederbesiedlung der gefährdeten 

Grenzgebiete im Elsass, Kreis Altkirch (1941)
465d Nr. 1231 Material für die Freimachung und Wiederbesiedlung des Kreises Lörrach 

bei der Kriegstagebuchsammlung des Pg. Otto Krumm (1940)
465d Nr. 1232 Freimachung und Wiederbesiedlung in Baden, Räumung der roten Zone 

des Grenzkreises Lahr (1940)
465d Nr. 1233 Geschichte der Freimachung und Wiederbesiedlung der gefährdeten 

Grenzgebiete am Oberrhein, Kreis Bühl (1941)
465d Nr. 1234 Material für die Freimachung und Wiederbesiedlung der 

gefährdeten Grenzgebiete in Baden aus der kriegsarchivalischen 
Sammlung des Kreisschulungsleiters Hupp (NSDAP-Ortsgruppe 
Mannheim-Erlenhof ) (1939)

465d Nr. 1235 Freimachung und Wiederbesiedlung, Bestandsaufnahme im Elsass bei 
Wiederbesiedlung im zweiten Halbjahr 1940 (1940)

465d Nr. 1236 Freimachung und Wiederbesiedlung im Elsass, Lagebericht bei 
Wiederbesiedlung in Hinsicht auf den Einsatz der Kreis-  und 
Kreisamtsleiter Kehl und Molsheim (1940)

465d Nr. 1237 Freimachung und Wiederbesiedlung im Elsass, Lagebericht bei Räumung 
der Gemeinden des Kreises Colmar ab Spätsommer 1939 (1939)

465d Nr. 1238 Idem, Tätigkeitsberichte über die Arbeit im Kreisgebiet Hagenau (1941)
465d Nr. 1239 Freimachung und Wiederbesiedlung: Bericht über die Auswirkungen der 

kriegerischen Ereignisse im Kreis Müllheim (1940)
465d Nr. 1240 Freimachung und Wiederbesiedlung in Baden, Bericht über die in 

Pforzheim im ersten Kriegsjahr 1939/1940 geleistete Arbeiten (1940)
465d Nr. 1241 Rechenschaftsbericht des Rastatter Kreisleiters Heinrich Dieffenbacher 

betr. die Geschichte der Freimachung und Wiederbesiedlung der 
gefährdeten Grenzgebiete am Oberrhein (1940)
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465d Nr. 1242 Geschichte der Freimachung und Wiederbesiedlung der gefährdeten 
Grenzgebiete am Oberrhein, Korrespondenz des Gauarchivs, Nebenstelle 
Straßburg, mit verschiedenen Parteidienststellen (1940-1941)

465d Nr. 1243 Geschichte der Freimachung und Wiederbesiedlung des Elsaß, 
Korrespondenz des Gauarchivs mit verschiedenen Parteidienststellen im 
Elsass (v.a. Kreisleitungen) (1941-1942)

5) Staatsarchiv Freiburg (StA Freiburg)

A 96/1 Landeskommissär Konstanz

A 96/1, Nr. 1340 Reichsbeihilfe in westlichen Grenzgebieten (1940)
A 96/1, Nr. 2470 B e h a n d l u n g  d e r  B e h ö r d e n b e d i e n s t e t e n  a u s  d e m 

Freimachungsgebiet (1939-1941)
A 96/1, Nr. 3140 Heimkehr der rückgeführten Bevölkerung (zur Wiederbesiedlung der 

freigemachten Grenzgaue im Westen) (1940)
A 96/1, Nr. 4857 Unterbringung und Betreuung der Rückwanderer aus dem 

Freimachungsgebiet in der Stadt (1939)

B 717/2 Landratsamt Lahr

B 717/2, Nr. 5765 Freimachung des Kampfgebiets im Westen, insbesondere Kosten der 
Überführung verstorbener Personen; Feststellung von Kriegssachschäden 
und Requisitionen (1940-1941, 1945, 1946, 1951)

B 717/2, Nr. 5772 Antrag auf Kostenerstattung für das Evangelische Diakonissenhaus 
Nonnenweier wegen der bei Kriegsbeginn erfolgten Evakuierung nach 
Königsfeld und der Rückführung (1940, 1948)

B 717/2, Nr. 6853 Ordnungsdienst für das Operationsgebiet im Landkreis Lahr, Freimachung 
im Gefechts- und Operationsgebiet des Landkreises (1939-1945)

B 717/2, Nr. 6854 Freimachung des Kampfgebietes im Westen des Landkreises Lahr sowie 
Rückführung von Evakuierten (1939-1945)

B 717/2, Nr. 6856 Rückwanderung aus dem Bergungsgebiet in das Freimachungsgebiet im 
Landkreis Lahr, Heimaturlaub (1939-1941)

B 717/2, Nr. 7219 Rückerstattung der nach Beendigung der angeordneten Freimachung 
des Kampfgebietes während der Rückführung entstandenen Kosten der 
Gemeinde Allmannsweier (1940)

B 717/2, Nr. 7701 Forderung des Landwirts Karl Debacher nach Entschädigung für eine 
beim Transport infolge der Freimachung des Kampfgebiets im Westen 
verletzten und notgeschlachteten Kuh (1940-1941)

B 719/1 Landratsamt Lörrach

B 719/1, Nr. 7056 Wirtschaftsbeihilfe zur Wiederingangsetzung der Wirtschaft in den 
ehemals freigemachten, westlichen Grenzgebieten; Gewährung von 
reichsverbürgten Krediten (1941)
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B 719/1, Nr. 7057 Wirtschaftsbeihilfe zur Wiederingangsetzung der Wirtschaft in den 
ehemals freigemachten, westlichen Grenzgebieten; Gewährung von 
reichsverbürgten Krediten (1941-1943)

B 725/1 Landratsamt Müllheim

B 725/1, Nr. 4657 Evakuierung der Bevölkerung aus der Roten Zone im Landkreis 
Müllheim (1940)

B 725/1, Nr. 4659 Kosten der Evakuierung der Roten Zone im Landkreis Müllheim (1940)
B 725/1, Nr. 4660 Sondermittel des Reichs zur Erstattung der Kosten der Gemeinden im 

Landkreis Müllheim wegen der Evakuierung der Roten Zone (1940-1942)
B 725/1, Nr. 4661 Erstattung der Freimachungs- und Wiederbesiedlungskosten der Fa. 

Grande Destillerie Cusenier Fils & Cie. in Neuenburg (1942-1943)
B 725/1, Nr. 7500 Weiterverwendung von aus dem Freimachungsgebiet im Westen 

zurückgeführten Behördenbediensteten bei den Kommunalverwaltungen 
im Landkreis Müllheim (1939-1940)

B 725/1, Nr. 8542 Kosten des Landkreises Müllheim aus Anlaß der Freimachung des 
Kampfgebietes im Westen sowie die Geldversorgung der Behörden 
der allgemeinen Verwaltung und die Heimkehr der rückgeführten 
Bevölkerung (1939-1943)

B 725/1, Nr. 8544 Anträge von Unternehmen aus dem Landkreis Müllheim auf Erstattung 
der durch die Freimachung des Kampfgebietes im Westen entstandenen 
Freimachungs- und Wiederbesiedlungskosten (1940-1943)

B 725/1, Nr. 8545 Antrag der Fa. Cusenier & Cie. in Neuenburg um Erstattung der durch 
die Freimachung entstandenen Kosten (1940)

B 725/1, Nr. 8994 Betreuung der aus den Freimachungsgebieten Müllheim und Lörrach in 
den Kreis Konstanz zurückgeführten Bevölkerung (1939)

B 725/1, Nr. 12444 Vorschüsse auf Schäden an landwirtschaftlichen Vorräten und der 
Ernte 1939 im Amtsbezirk Müllheim (1940)

B 725/1, Nr. 12467 Stichtage für die Wiederbesiedlung der freigemachten Gemeinden im 
Westen des Landkreises Müllheim (1940)

B 725/1, Nr. 12628 Feststellung von Kriegssach- und -gebäudeschäden im Landkreis 
Müllheim sowie von Entschädigungsansprüchen, Gewährung von 
Vorschüssen für die Instandsetzung (1940)

B 725/1, Nr. 12696 Wiederaufbau in Baden: Freimachungsschäden im Amtsbezirk 
Müllheim (1939-1940)

B 725/1, Nr. 12803 Gewährung von Betriebsbeihilfen zur Sicherung ordnungsgemäßer 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse und Ernten sowie Beschaffung 
von notwendigen Gebrauchsgegenständen für die Bevölkerung der 
wiederbesiedelten Westgebiete (1940)
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B 728/1 Landratsamt Offenburg

B 728/1, Nr. 6355 Freimachung des Kampfgebietes im Westen und Verpflegung der 
zurückgeführten Bevölkerung (1939-1942)

B 728/1, Nr. 6381 Erhebungen über den Sachbesitz der Bevölkerung in den 
Freimachungsgebieten (1939-1940)

B 728/1, Nr. 6398 Freimachung im Westen und Wiederbesiedlung (1939-1943)

B 733/1 Landratsamt Säckingen

B 733/1, Nr. 6374 Behandlung der aus den Kampf-  und Freimachungsgebieten 
rückgeführten Bevölkerung im Landkreis Säckingen (1939-1941)

B 748/1 Landratsamt Villingen

B 748/1, Nr. 1698 Auszahlung von Entschädigungen an Eigentümer von Vieh aus dem 
Freimachungsgebiet (1940)

B 748/1, Nr. 1982 Kostenrechnungen und Zahlungsanweisungen, Freimachungs- und 
W i e d e r a n s i e d l u n g s k o s t e n  f ü r  d e n  Vo l l z u g  d e r  d e n 
Behörden der inneren Verwaltung obliegenden besonderen 
Mobilisierungsmaßnahmen (1939-1943)

B 748/1, Nr. 5707 Schadensmeldungen aufgrund des Reichsleistungsgesetzes, Benutzung 
von Gebäuden durch die Wehrmacht, Beschlagnahmung, Freimachungs- 
und Besatzungsschäden (1939-1952)

6) Hessisches Staatsarchiv Darmstadt (HStAD)

G 15 Kreis- und Landesämter

Alsfeld

Nr. O 132 à 133 Erfassung und Betreuung von Rückwanderern aus der Westmark, Aus- 
und Rücksiedlung in Freimachungsgebiete im Westen (1939-1940)

Erbach

Nr. G 655 Fes t s te l lung des  Sachbes i t ze s  der  Bevölkerung in  den 
Freimachungsgebieten (1940)

Nr. G 797 Verwertung der von Freimachungsmitteln beschafften Gegenstände für 
die Rückgeführten (1939-1942)

Nr. G 831 Unterbringung und Versorgung von Rückgeführten aus freigemachten 
Gebieten (1939-1941)

Friedberg

Nr. O 433 Unterbringung und Weiterleitung der Rückwanderer aus den 
Freimachungsgebieten (1939, 1944-1945)

Heppenheim

Nr. G 95 Feststellung des Sachbesitzes der Bevölkerung in den freigemachten 
Gebieten (1939-1940)

Nr. G 96 Aufenthalt von Rückgeführten in den Bergungsgebieten (1940-1941)
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Nr. G 97 Zuzug von Rückgeführten (1940)
Nr. G 98 Erteilung der Zuzugsgenehmigung für Rückgeführte (Einzelsachen)
Nr. G 99 à 100 Freimachung, hier: Belegung des Operationsgebietes mit Rückgeführten
Nr. G 101 Erfassung der Rückwanderer aus den westlichen Kampf- und 

Operationsgebieten (1939-1940)
Nr. G 102 Erfahrungsberichte der Gemeinden und des Kreises über die 

Durchführung der Freimachung (1939-1940)
Nr. G 103 Freimachung der westlichen Kampf- und Operationsgebiete, Meldungen 

der Gemeinden über Zahl, Herkunft und Art der Unterbringung von 
Flüchtlingen (1939)

Nr. G 104 Polizeiliche Meldung der Rückwanderer aus den Freimachungsgebieten
Nr. G 230 Rückführung von Pferden aus den geräumten Gebieten (1939-1940)
Nr. G 235 Ermittlung von leerstehenden Lagerräumen für Güter und Firmen aus 

den Freimachungsgebieten (1939-1940)
Lauterbach

Nr. 1652 Meldepflicht von Flüchtlingen aus den Freimachungsgebieten (1939-1940)
Nr. 1653 Unterstützung von Flüchtlingen aus den Freimachungsgebieten. 

Rückgeführte, allgemein (1939-1945)

N 1 Dienststellen der NSDAP und ihrer Gliederungen

N 1, Nr. 1114 Betreuung Rückwanderer (1940)
N 1, Nr. 1217 Rundschreiben, Anordnungen der Kreisleitung Offenbach (1939)

O 31 Nachlass Philipp Wilhelm Jung

O 31, Nr. 141 Verlauf der Räumung des Kreises St. Ingbert und Verhältnisse nach der 
Räumung (Oktober/November 1939)

O 31, Nr. 142 Tagebuchartige Aufzeichnung Jungs, insbesondere über den Verlauf 
der Räumung des Grenzgebiets durch die Zivilbevölkerung und 
Auslagerung der Behörde des Regierungspräsidenten nach Kaiserslautern 
(August 1939-Januar 1940)

O 31, Nr. 143 Vorbereitung der Rückführung der Bevölkerung aus dem Kampfgebiet 
(17.12.1938)

O 31, Nr. 144 Bericht über die Räumung der „Roten Zone“ des Saarlandes 
(November 1939)

O 31, Nr. 145 Räumung von Kaiserslautern (Januar 1940)
O 31, Nr. 146 Zusammenfassung der zum Zwecke der Räumung ergangenen 

Anordnung (29.8.-6.9.1939)
O 31, Nr. 185 à 189 Plünderungen in der Roten Zone der Kreise Saarlautern und Merzig 

(Oktober-November 1939)
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7) Thüringisches Hauptstaatsarchiv Weimar (ThHstaW)

6-32-0020 Thüringisches Ministerium des Innern

Nr. E 179, I à II Maßnahmen zum Familienunterhalt bei der Räumung von gefährdeten 
Gebieten (Räumungsfamilienunterhalt) (1939-1941)

Nr. E 180 Übersichten über ausgezahlte Räumungs-Familienunterhaltsbeihilfen 
Laufzeit (1939-1940)

Nr. E 181 Räumungsfamilienunterhalt – Einzelfälle (1939-1943)
Nr. E 182 Räumungsfamilienunterhalt – Beschwerden (1939-1940)
Nr. G 667 à 670 B e h a n d l u n g  d e r  B e h ö r d e n b e d i e n s t e t e n  a u s  d e n 

Freimachungsgebieten (1939-1945)
Nr. W 6 Inanspruchnahme von Sachleistungen, insbesondere von Räumen, 

Gebäuden und Grundstücken auf Grund des Reichsleistungsgesetzes, 
Allgemeines (1921-1943)

Nr. W 8/1 Inanspruchnahme von Sachleistungen, insbesondere von Räumen, 
Gebäuden und Grundstücken auf Grund des Reichsleistungsgesetzes, 
Einzelfälle (1939-Mai 1941)

Nr. W 13 Evakuierte des westlichen Grenzgebietes, deren Unterbringung, 
Versorgung und Rückführung in die Heimat, Allgemeines (1939-1941)

Nr. W 14 Evakuierte aus den Freimachungsgebieten, insbesondere westliches 
Grenzgebiet (Saarland), deren Unterbringung im Land Thüringen und 
Rückführung in die Heimat (September 1939-Februar 1943)

Nr. W 15 à 17 Unterbringung und Versorgung der Evakuierten des westlichen 
Grenzgebietes, insbesondere Einzelfälle (1939-1940)

Nr. W 18/1 à 2 Bereitstellung und Verwendung von Sondermitteln zur Unterbringung 
und Unterstützung der Evakuierten, insbesondere aus dem westlichen 
Grenzgebiet (November 1939-November 1940)

Nr. W 19 Idem (1940-März 1941)
Nr. W 20/1 à 2 Idem (März 1940-Oktober 1941, 1940-April 1942)
Nr. W 21/1 Idem (1940-1943)
Nr. W 22 Bereitstellung und Verwendung von Sondermitteln für die Rückkehr 

der Evakuierten des westlichen Grenzgebietes in ihre Heimat, 
Schadenersatzansprüche, Ablauf, auch Allgemeines (1939-1944)

Nr. W 23 Erhebungen über die Zahl der in den Stadt- und Landkreisen des 
Landes Thüringen untergebrachten Evakuierten des westlichen 
Grenzgebietes (1939-1941)

6-32-0040 Thüringisches Volksbildungsministerium

Nr. A 1406 Betreuung der Gottesdienste für Rückwanderer in Thüringen (1939)
Nr. B 3623 Einsatz der Lehrer im Krieg (1939-1941)
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Nr. C 852 Betreuung von zurückgeführten Saarländern und Behördenbediensteten 
des Freimachungsgebietes (1939-1941)

8) Staatsarchiv Bamberg (StB) 

K 8 Bezirks-/Landratsamt Ebermannstadt

K 8, Nr. 9205/II Lageberichte des Bezirksamts Ebermannstadt (1938-1940)
K 8, Nr. 9205/III Idem

K 8, Nr. 10602 Rückwanderer (1939-1942)

K 9 Bezirks-/Landratsamt Forchheim

K 9, Nr. 8884 Betreuung der Evakuierten aus den Westgebieten (1939-1941)

K 13 Bezirks-/Landratsamt Kulmbach

K 13, Nr. 7626 Rückwanderer – Verzeichnis der Rückwanderer aus der Saarpfalz 
(1939-1942)

K 13, Nr. 7627 Rückführung der Rückwanderer in die Heimat, gesetzliche 
Bestimmungen (1939-1941)

K 13, Nr. 7628 Rückwanderer – Kostennachweisungen (Fürsorge, Sonderbeihilfe) 
(1939-1941)

K 13, Nr. 7629 Rückwanderer  – Unterstützungen (Belege und Schriftverkehr) 
(1939-1941)

M 30 NSDAP Gauleitung Bayerische Ostmark

M 30, Nr. 471 Zusammenstellung der im Gau Bayerische Ostmark weilenden 
Evakuierten

M 30, Nr. 769 I Rundschreiben und Anordnungen der NSDAP-Gauleitung in Bayreuth, 
enthält u. a. Rückführung der Saarpfälzer (1939-1940)

M 30, Nr. 794 Schriftverkehr der NSDAP-Kreisleitungen Kronach-Stadtsteinach und 
Cham über Freimachungsgebiete im Westen, Handwerk und berufliche 
Schulung (1933-1944)

M 30, Nr. 1104 I Betreuung der rückgeführten Bevölkerung (1939)

M 33 Kreisleitungen der NSDAP im Gau Bayerische Ostmark

M 33, Nr. 23 I Gewährung von Unterstützungen durch das Amt für Volkswohlfahrt der 
NSV in der NSDAP, Kreisleitung Kronach-Stadtsteinach, enthält u. a. 
Freimachungsgebiete im Westen (1935-1945)

M 33, Nr. 23 V Idem, enthält u. a. Versorgung der Flüchtlinge aus dem Freimachungsgebiet 
West (1933-1945)

M 33, Nr. 664 Kreisleitungen der NSDAP im Gau Bayerische Ostmark, Evakuierung 
aus den Westgebieten (1939)

M 33, Nr. 1398 Idem, Schriftverkehr der Kreisleitung Münchberg-Naila, enthält u. a. 
Bergung und Betreuung der Rückwanderer (1932-1945)
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Outre les archives des zones de départ et d’accueil principales, certains documents 
sur les évacuations se trouvent dans d’autres archives régionales, telles que par exemple 
le Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, le Hessisches Hauptstaaatsarchiv Wiesbaden, 
le Hessisches Staatsarchiv Marburg ou le Landesarchiv-Staatsarchiv Wolfenbüttel.

C – Archives municipales

1) Stadtarchiv Saarbrücken

G OB.2 Großstadt bis 1945, Amt des Oberbürgermeisters

G OB.2, 3336  Protokolle und Beratungen des Oberbürgermeisters mit Dezernenten 
und leitenden Beamten (21.5.1938, 17.6.1938, 4.7.1938)

G OB.2, 3394  Errichtung von Abwicklungsstellen der Stadtverwaltung im evakuierten 
Gebiet und deren Organisation (1939)

G OB.2, 3395  Berichte der Verbindungsstelle im Rathaus Saarbrücken an 
Verwaltungsdirektor Staps über die Lage während der Evakuierung, 
verfaßt von Baurat Glückert (1939-1940)

G OB.2, 3648 Richtlinien zur Kriegssachschädenfeststellung und zu der dazu erlassenen 
Verordnung (1940-1943)

G OB.2, 3649 Instandsetzungsaktion im Zuge der Wiederbesiedlung nach der 
Evakuierung (1940-1941)

G OB.2, 3650  Schuldenabwicklung und Zinszuschüsse bei Kriegsschäden in 
Freimachungsgebieten (1940-1942)

G OB.2, 3651 Eingaben und Beschwerden zu Kriegsschäden (1939-1942)
G OB.2, 3652 Richtlinien zu Nutzungsschäden bei Kriegsschäden und die dazu 

gehörigen Reichsbeihilfen (1940-1943)
G OB.2, 3653 Anfragen wegen der Heimkehr einzelner Personen aus der evakuierten 

Bevölkerung (1940-1942)
G OB.2, 3654  Festsetzung und Veröffentlichung der Stichtage für die Beendigung der 

Wiederbesiedelung (1940-1943)
G OB.2, 3655 Rückbeorderungen für Apotheken (1940)
G OB.2, 3656 Rückbeorderungen für Hebammen (1940)
G OB.2, 3657 Rückbeorderungen für Zahnärzte und Dentisten (1940)
G OB.2, 3658 Listen der NSDAP-Kreisleitung Saarbrücken über die Rückführung von 

Personen (1940)
G OB.2, 3659  Die Bevölkerung während des Aufenthaltes im Bergungsgebiet 

(1939-1940)
G OB.2, 3660 Wiederbesiedelung der Stadt Saarbrücken (1940-1941)
G OB.2, 3662  Berichte des Bürodirektors Stützer über Mobilmachungsrichtlinien, 

über die Vorschriften zur Evakuierung der Stadtverwaltung und über 
den Ablauf der Mobilmachung Ende August 1939
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G OB.2, 3672 Umzugsgenehmigungen durch den Freimachungsstab des AOK 1 
Wiesbaden (1939-1940)

G OB.2, 3674  Freimachung der Stadt Saarbrücken (1939-1940)
G OB.2, 3678 Bericht der Kreisstelle Saarbrücken-Stadt des DRK an den 

DRK-Kreisführer OB Schwitzgebel über die Freimachung (1939)
G OB.2, 3679  Planungen für „Sonderfall F“ (Freimachung)
G OB.2, 3680 Niederschrift über die Besprechung der aus Anlaß der Räumung 

entstandenen Fragen im Reichsinnenministerium in Berlin 
am (8.11.1939)

G OB.2, 3681 Richtlinien für die Verwaltung der Stadt während der Evakuierung (1940)
G OB.2, 3691 Rückbeorderungen für Praktische Ärzte und Spezialärzte (1940)
G OB.2, 3692 Erteilung von Ausnahmeerlaubniskarten zur Rückkehr ins evakuierte 

Gebiet für Industrie und Einzelpersonen (1940)
G OB.2, 3693 Sammlung von Schriftwechsel und Zeitungsausschnitten für einen 

Bericht über die Evakuierung und die Tätigkeit der Überleitungsstelle 
der Stadt Saarbrücken (1939-1940)

G OB.2, 3694 Ausstellung von Ausnahmeerlaubnisscheinen zur Rückkehr und 
Anschriften der Ausweichunterkünfte von Behörden, Parteistellen, 
Organisationen und Wirtschaftsbetrieben (1939-1940)

G OB.2, 3990 à 3991 Evakuierung 1944/45
G OB.2, 5763 à 5773 Evakuierung 1944/45

G 60 Großstadt bis 1945, Bauverwaltung

G 60, 2487 Angelegenheiten des Gautheaters und des Schlachthofes während der 
Evakuierung

G 60, 3673 R i c h t l i n i e n  f ü r  d i e  S c h a d e n s f e s t s t e l l u n g  u n d  d i e 
Vorschussgewährung bei kriegszerstörten Gebäuden im Zuge der 
Instandsetzungsaktion (1939-1941)

G 60, 3864 Sachschädenfeststellung an städtischem Eigentum nach der 
Evakuierung (1940-1941)

Nl Lohmeyer  Nachlass Karl Lohmeyer

Nl Lohmeyer, 389  Räumung und Evakuierung des Hausbesitzes von Lohmeyer durch 
Generalstaatssekretär Karl Rupp (Röchling’sche Stahlwerke, Völklingen) 
Bd. 1 (1939-1941)

Nl Lohmeyer, 390 Idem, Bd. 2 (1940-1941)
Nl Lohmeyer, 458 Verwaltung des Hauses Nußberger Hof durch die Fa. Röchling’sche 

Eisen- und Stahlwerke GmbH zu Völklingen, Evakuierung des Mobiliars 
nach München (1940-1946)
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Nl Lohmeyer, 1003 Korrespondenz des Generalsekretärs Karl Rupp in Fa. Röchling’sche 
Stahlwerke zu Völklingen betr. die Evakuierung der Möbel und 
Kunstgegenstände im Nußberger Hof (1939-1940)

Fotoalbum der Feuerwehr der Stadt Saarbrücken während der Evakuierung

2) Stadtarchiv Neunkirchen

Bestand Depositum Saarstahl AG Altakten 226-9-7-39-44
Bestand Depositum Saarstahl AG Altakten 752-9-7-39-61 

3) Stadtarchiv Pirmasens

Zweiter Weltkrieg, Teil 1, Akte II, A5
Zweiter Weltkrieg, Kiste 45

4) Stadtarchiv Völklingen

A 587  
A 644 
A 2132 à 2343
A 2650

Outre les archives citées ci-dessus, certains documents relatifs aux évacuations se trouvent 
dans d’autres archives municipales, telles que par exemple celles de Bad-Bergzabern, de 
Blieskastel et de Rastatt pour les régions évacuées, ainsi que celles de Lichtenfels, d’Erfurt, 
du Weimarer Land (Bestand Stadtarchiv Blankenhain) et de Triptis/Thüringen pour les 
régions d’accueil.

D – Archives des églises

1) Bistumsarchiv Trier

Abt. B III 14 Akten des Bischöflichen Generalvikariates Trier

B III 14, 1, Bd. 35 I Rückgeführtenseelsorge, Räumung der Pfarreien bei Kriegsbeginn, 
Bergung der Sachwerte, Betreuung der kirchlichen Gebäude in den 
geräumten Gebieten (1939-1945)

B III 14, 1, Bd. 35 II Rückgeführtenseelsorge, Schäden an kirchlichem Besitz, Sicherung 
Archivalien, Ausfall Traubenernte (1939-1940)

B III 14, 1, Bd. 35 III Mitteilungen von Geistlichen aus geräumten Pfarreien (1939-1940)
B III 14, 1, Bd. 36 Rückgeführtenseelsorge (vor allem Schriftwechsel mit Peter Isarel in 

Barby an der Elbe, Saarflüchtlinge, 1939-1940)
B III 14, 1, Bd. 37 Rückgeführtenseelsorge in anderen Diözesen (Freiburg, Speyer, 1939)
B III 14, 1, Bd. 38 Einzelschreiben von Rückgeführten, Danksagungen (1939)
B III 14, 1, Bd. 39 Schwierigkeiten in der Diaspora (Thüringen, 1939)
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B III 14, 1, Bd. 40 Amtliche Mitteilungen an die Geistlichen der geräumten Pfarreien, auch 
Hirtenworte an die Rückgeführten (1939)

B III 14, 1, Bd. 41 Verzeichnis der Geistlichen im Rückführungsgebiet, Kleidung der 
Geistlichen, Konferenzen mit rückgeführten Geistlichen (1939)

B III 14, 1, Bd. 42 Rückgeführte, Fremde Geistliche, Orden (1939)
B III 14, 1, Bd. 43 Rückgeführte, Fremde Geistliche, Orden (1939)
B III 14, 1, Bd. 44 Die Versorgung der Rückgeführten (1939-)
B III 14, 1, Bd. 45 Heimkehr der Rückgeführten (1940-)
B III 14, 1, Bd. 46 Schriftwechsel mit den Aufnahmegebieten und deren Ordinariaten 

(A bis Z, 1939), 6 vol.

Abt. 59 Kirche und Staat

Abt. 59, Nr. 36 Verzeichnis der rückgeführten und in der Seelsorge der Rückgeführten 
tätigen Geistlichen, Sicherung des Kirchenguts und Abholung von 
Kleidung in der geräumten Zone, Mitteilungen des Generalvikariats 
Trier an die Geistlichkeit der geräumten Pfarreien (1939-1940)

Abt. 59, Nr. 37 Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Räumung (1939-1940)
Abt. 59, Nr. 38 Rechtsfragen, Hirtenworte (1939-1940)
Abt. 59, Nr. 38a Den Saarrückgeführten im Bezirk Oschersleben zur Einnerung 

(August 1940)
Abt. 59, Nr. 38 b Erinnerungen an die Zeit der Evakuierung der Saarländer in 

Mitteldeutschland 1939/1940, zusammengestellt von Pfarrer Theo 
Stammer, Tagebuch Februar-Juni 1940, Abschriften von Briefen zu 
Verwaltungsfragen, Listen mit Evakuierten, Briefe von evakuierten 
Gemeindemitgliedern

Abt. 105 Nachlässe

Abt. 105, Nr. 2874 Nachlass Heinrich von Meurers: Bistumschronik (1937-1942)
Abt. 105, Nr. 5665 Nachlass Johannes Müller: Bergung des zurückgelassenen Kirchengutes 

in der freigemachten Zone (1939)

2) Erzbischöfliches Archiv Freiburg im Breisgau (EAF)

B2-35 Zweiter Weltkrieg

B2-35/69 Kriegsseelsorge (1939-1945)
B2-35/93 Kirchliche Kriegshilfe: Evakuierte Pfarreien, Caritassekretariate (1940)
B2-35/106 Evakuiertenseelsorge (1939)
B2-35/132 Seelsorge für Rückwanderer (1939)
B2-35/134 Weihnachtshilfe für Rückwanderer (1939)
B2-35/135 Rückwandererseelsorge (1939-1941)
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3) Archiv der Evangelischen Landeskirche Baden, Karlsruhe (LAELKB)

GA Generalakten

GA 5129 Kirchenbucheinträge für Heimkehrer und Evakuierte (1939-1946)
GA 5760 Kirchliche Versorgung der Rückwanderer (1939)
GA 5761 Idem, Dekanatsberichte (1939)
GA 5762 Idem, Berichte der württembergischen Dekanatsämter (1939)
GA 5763 Idem, Berichte aus Bayern (1939)
GA 7194 K i r c h l i c h e  Ve r s o r g u n g  d e r  Rü c k w a n d e r e r  b z w.  d e r 

Rückgeführten (1939-1940)
GA 7200 Seelsorge an Evakuierten (1939-1945)

Des documents relatifs aux évacuations se trouvent également au Bistumarchiv Speyer 
(Nachlass Schmitt), au Diözesanarchiv Rottenburg-Stuttgart (G 1.6, Nr. 072 à 075), au 
Bistumsarchiv Erfurt (3 l I et II), au Bistumsarchiv Hildesheim (Generalia II Neu 860 et 
867), au Bischöfliches Zentralarchiv Regensburg (OA/NS 400 à 402), au Zentralarchiv 
der Evangelische Kirche der Pfalz (Abt 1.1. Nr. 1090 et Abt. 44. Dörrenbach Nr. 34) et au 
Landeskirchliches Archiv der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (LKR 25-2560 
et 25-2562).

E – Autres archives

On consultera également avec profit le Historisches Archiv der Commerzbank (Francfort-
sur-le-Main), les archives de l’Institut für Stadtgeschichte de Francfort-sur-le-Main, 
l’Unternehmensarchiv der Röchling-Gruppe (Mannheim), l’Unternehmensarchiv Villeroy 
& Boch (Merzig), le Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg (Hohenheim), l’Historisches 
Klinikarchiv des Pfalzklinikums (Klingenmünster), la Forschungsstelle ZfP (Zwiefalten), 
les archives du Museum für Kommunikation (Berlin).

III – Archives collectées dans le cadre du programme EDEFFA

A – Journaux intimes/chroniques

Familienchronik Maas
Tagebuch Annelise Recktenwald
Hans Weszkalnys, Kriegstagebuch
Kriegschronik der Fernmeldeabteilung der Reichspostdirektion Saarbrücken vom 1.3.1943 bis 
zum Kriegsende 1945, Abteilungspräsident a.D. Dipl.-Ing. Horst Winkler, Neustadt an der 
Weinstraße, 1968.

B – Correspondance

P. L., Mühlheim-Heicksen, den 11.1939
Familie H., Weihnachten 1939
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A.S., Ludwigshafen, 27.03.1940
Weidenberg, 17.11.1939
R. M., 26.6.1940
L. M., Kupferberg, 23.6.1940
Saarländische Gedichte „Aus dem Bergungsgebiet“

C – Mémoires

K. Erinnerung an den 1. und 2. September 1939, Püttlingen-Köllerbach, den 30.12.2013
D. D., Erinnerung, 18.12.2013

D – Interviews

Les interviews suivantes ont été réalisées dans le cadre du programme EDEFFA. Une 
partie seulement d’entre elles ont été entièrement retranscrites.

Allemagne

Altmayer Rita, née en 1931 à Rehlingen, 18 septembre 2013
Caster Wilhelm, né en 1925 à Saarbrücken, 14 juin 2013
Grill Fritz, né en 1933 à Sitterswald, 20 février 2014
Gross Else, née en 1921 à Fechingen, 16 janvier 2014
Hirschmann Liesel, née en 1924 à Jägersfreude/Saarbrücken, 9 août 2013
Hector Waldemar, né en 1934 à Wallerfangen, 2 janvier 2014
Herrmann Hans-Walter, né en 1930 à Dudweiler/Saarbrücken, 24 septembre 2013
Klein Annemarie, née Adam, née en 1921 à Rehlingen, 12 juillet 2011
Müller Ferdinand, né en 1923 à Schwalbach-Griesborn, 15 janvier 2014
Paulus Alwine, née en 1926 à Rehlingen, 18 septembre 2013
Petit Inge, née Hirschmann, née en 1926 à Jägersfreude/Saarbrücken, 9 août 2013
Schmitt Josefa, née en 1928 à Ensheim, 18 décembre 2013
Schneider Therese, née en 1923 à Beckingen, 22 janvier 2014
Siegwart Anna Magdalena, née Oberhauser, née en 1921 à Großrosseln, 14 janvier 2014
Vinzent Elisabeth, née en 1930 à Ormesheim, 14 janvier 2014 
Walle Gertrud, née en 1929 à Ormesheim, 14 janvier 2014
Weiter Werner, né en 1925 à Nassweiler, 10 décembre 2013
Wilhelm Gertud, née Maass, née en 1927 à Saarbrücken, 15 juin 2013

France

Biry Monique, née Guth, née en 1932 à Nambsheim, 28 juillet 2014
Burgholtz Georges, né en 1922 à Florange, 13 septembre 2011
Ehrler René, né en 1928 à Hoenheim, 24 juillet 2014
Freundlich Paul, né en 1922 à Strasbourg, 28 juillet 2014
Fritsch François, né en 1928 à Beinheim, 29 juillet 2014
Grosz Madeleine, née Kimmel, née en 1929 à Rohrbach-lès-Bitche, 2013
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Hommel Lucien, né en 1924 à Kilstett, 7 juillet 2014
Jacob Édouard, né en 1926 à Schiltigheim, 24 juillet 2014
Laval Leo, né en 1926 à Forbach, 20 janvier 2014
Mengus Christiane, née König, née en 1934 à Strasbourg, 11 juillet 2014
Rohmer Marie, née en 1927 à Montbronn, 13 juillet 2014
Rehmann Pierre, né en 1926 à Schiltigheim, 30 juillet 2014
Seiwert Rémy, né en 1940 à Sigogne (famille originaire de Volmunster), 29 octobre 2013
Stock Violette, née en 1929 à Strasbourg, 31 juillet 2014
Strauss Léon, né en 1927 à Strasbourg, 10 juillet 2014

PRESSE

La presse nationale et locale a traité de façon très différente la question des 
évacuations en France et en Allemagne. Côté allemand, les articles traitant de la 
question furent plutôt rares à l’exception des deux journaux suivants :

NSZ-Rheinfront
Der Führer

La presse française rendit compte beaucoup plus abondamment de la situation 
des évacuations. La presse spécialisée parue dans les département d’accueil joua 
ici un rôle spécifique, en particulier les titres suivants :

Le Républicain lorrain
Les Dernières Nouvelles d’Alsace
L’Écho de Thionville
Mülhauser Volksblatt
Strasbourg en Périgord
De l’Est à l’Ouest
Bulletin pour les réfugiés en Charente
Bulletin des informations des réfugiés dans les Landes
Notre foyer
Notre service. Bulletin rédigé par les équipières et les équipiers d’Alsace pour leurs 
amis dispersés

SOURCES IMPRIMÉES ET AUDIOVISUELLES

1) Éditions et recueils de sources

Allemagne
Behnken, Klaus  (éd.), Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei 

Deutschlands (Sopade), 1934-1940, Frankfurt/Main, Zweitausendeins, 1980, 7 vol.
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Boberach, Heinz (éd.), Meldungen aus dem Reich. Die geheimen Lageberichte des 
Sicherheitsdienstes der SS 1938-1945, Herrsching, Pawlak, 1984, 17 vol.

Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte (éd.), 
Dokumente deutscher Kriegsschäden, Bonn 1958-1971, 5 vol.

Fröhlich, Elke (éd.), Die Tagebücher von Joseph Goebbels, München, K. G. Saur, 1997-
2005, 14 vol.

Hartmannsgruber, Friedrich et Hockerts, Hans Günter  (éd.), Akten der 
Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, t. VI : 1939, München, Oldenbourg, 2012, 
t. VII : 1940, München, Oldenbourg, 2015.

Jacobsen, Hans-Adolf (éd.), Dokumente zur Geschichte des Westfelzugs, Göttingen/
Berlin/Frankfurt, Musterschmidt, 1956.

Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz et Landesarchiv Saarbrücken (éd.), 
Dokumentation zur Geschichte der jüdischen Bevölkerung in Rheinland-Pfalz und im 
Saarland von 1800 bis 1945, Koblenz, Landesarchivverwaltung, 1974-1987, 8 vol.

Schramm, Percy Ernst (éd.), Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht 
(Wehrmachtführungsstab), 1940-1945, t. I, Frankfurt/Main, Bernard & Graefe, 1965.

Wagner, Elisabeth (éd.), Der Generalquartiermeister. Briefe und Tagebuchaufzeichnungen 
des Generalquartiermeisters des Heeres, General der Artillerie Eduard Wagner, München, 
Olzog, 1963.

France
Annéser, Jules, Vautours sur la Lorraine, Metz, Éditions de Lorraine, 1948.
Giraudoux, Jean, Messages du continental. Allocutions radiodiffusées du commissaire 

général à l’Information (1939-1940), Paris, Grasset, 1987.

2) Publications contemporaines

Allemagne
Bernsee, Hans, Aufgaben der NS-Volkswohlfahrt im Kriege, Berlin, Zentralverlag der 

NSDAP, 1941.
Bulla, Gustav (dir.), Die arbeitsrechtliche Stellung des rückgeführten Gefolgschaftsmitgliedes 

(nach dem Stande vom 1.8.1940), Berlin/Leipzig/Wien, Deutscher Rechtsverlag, 1940.
Johann, Alfred E., Zwischen Westwall und Maginotlinie. Der Kampf im Niemandsland, 

Berlin, Deutscher Verlag, 1939.
Lüer, Carl, Der neue Westen und die Kriegsaufgaben der Hessischen Wirtschaft, Frankfurt/

Main, Breidenstein, 1941.
Poitrot, Robert, Die Ermordeten waren schuldig? Amtliche Dokumente der Direction 

de la Santé Publique der französischen Militärregierung, Baden-Baden, Schröder, 
2e éd., 1947.

Rosse, Joseph et Bleicher, Albert, Die einträglichste Plünderung, die je begangen 
wurde. Die Verschleuderung der elsaß-lothringischen Industrien und Bodenschätze, Nach 
offiziellen Berichten, Kolmar, Alsatia, 1940.
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Rumler, Günther et Holzmann, Otto, Freigemachtes Grenzland, Berlin, Nordland, 
1942.

Schmidt, Rudolf (dir.), Rheinberger arbeitet wieder in der Heimat am Westwall. Nimmer 
sich beugen, kräftig sich zeigen. Ein Versuch, mit Worten und Bildern ein ereignisreiches 
Jahr einer großen Zeit in Erinnerung zu behalten, Frankfurt/Main, Brönner, 1940

France
Chambre de Commerce de Strasbourg (éd.), Liste des nouvelles adresses de 

commerçants et industriels du Bas-Rhin repliés et des nouveaux sièges des administrations, 
Schirmeck, J. Girold, 1940.

Comité français de service social (éd.), Le Travail social auprès des évacués dans les 
départements d’accueil, Journées d’études de service social, Paris, 24-25 février 1940, 
Paris, Édition sociale française, 1940.

Ernst, Fritz, Lothringen. Aus der Geschichte eines Grenzlandes, Leipzig, Koehler & 
Amelang, 1941.

Felix, J[akob] M[arzell] [= Jacob Marcel Félix], Elsässische Flüchtlingsnot. Authentische 
Schilderungen und Erlebnisse, Kolmar, Oberrhein-Verlag Alsatia, 1941.

Goldschmitt, François, Tragédie vécue par la population des marches de l’Est. Haut-
Rhin, Bas-Rhin, Moselle sous l’occupation nazie, Rech, édité à compte d’auteur, 1947, 
2 vol.
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Łodź (Pologne) 225, 237.
Łowicz (Pologne) 237.
Lublin (Pologne) 221, 225, 233, 237, 

240.
Lubliniec (Pologne) 223.
Luszowice (Pologne) 241.
Luxembourg (grand-duché du) 77, 269.
Lwów (Pologne) 225, 231, 233, 234, 

235, 239, 240, 256, 252.
Łyski (Pologne) 242.

M
Madrid (Espagne) 262.
Malaga (Espagne) 213.
Milan (Italie) 249, 256.
Mikołów (Pologne) 231.
Mościska (Pologne) 241.
Musa Dagh (mont Moïse) 13.

N
New York (États-Unis) 264.
Novorissiisk (Union soviétique / 

Russie) 13.

O
Odessa (Union soviétique / Ukraine) 13.
Ostrów Wielkopolski (Pologne) 232, 

240.

P
Pavie (Italie) 246.
Plaisance (Italie) 249.
Pnikut (Pologne) 241.
Port Saïd (Égypte) 13.
Polésie (Pologne) 225.
Poznań (Pologne) 225, 226, 232, 236, 

238, 240, 274.
Przemyśl (Pologne) 241.
Pszczyna (Pologne) 223, 231.

R
Radom (Pologne) 228.
Reggio de Calabre (Italie) 248, 256.
Rybnik (Pologne) 223, 242.
Rzeszów (Pologne) 235.

S
Sambor (Pologne) 231.
Saragosse (Espagne) 213.
Savone (Italie) 246, 248.
Séville (Espagne) 213.
Stanisławów (Pologne) 225, 233, 240.
Świętochłowice (Pologne) 223.

T
Tarnopol (Pologne) 225, 233, 240.
Tarnowskie Góry (Pologne) 223.
Tarnów (Pologne) 235, 241.
Tolède (Espagne) 213.
Toruń (Pologne) 230, 233, 237, 238.
Turin (Italie) 249.



392

U
Ukraine 61.

V
Varèse (Italie) 248.
Varsovie (Pologne) 221, 225, 228, 230, 

235.

Verceil (Italie) 246.
Vienne (Autriche) 269.
Volynie (Pologne) 225, 240.

Z
Zawiercie (Pologne) 241.



Exils intérieurs  •  pups •  2017

393

REMERCIEMENTS

Toute entreprise collective a ses dettes d’amitié et de reconnaissance.
Le conseil scientifique du programme ANR/DFG consacré aux « évacuations 

dans l’espace frontalier franco-allemand (1939-1945) » (EDEFFA) nous a 
accompagnés avec exigence et bienveillance. Que soient remerciés Julia Torrie, 
Dominique Barjot, Marcel Boldorf, François Cochet, Philippe Nivet et 
François Roth. 

Nous dédions notre ouvrage à François Roth, disparu prématurément et qui 
fut encore présent au colloque final de Sarrebruck en septembre 2015. 

Nous remercions les chercheurs qui ont participé au programme en 
présentant leurs travaux récents. Avant même le lancement du projet 
devenu programme en 2012, le colloque préfiguratif fut très aimablement 
accueilli en 2011 par les Archives municipales de Sarrebruck et son directeur, 
Hans-Christian Herrmann. Ce premier colloque fut rendu possible grâce au 
soutien de la Villa Lessing - Liberale Stiftung Saar. Les colloques et ateliers 
réguliers du projet EDEFFA ont tissé un réseau international de chercheurs 
dont la plupart nous ont fait le plaisir et l’honneur de contribuer à nos 
publications. Certains d’entre eux participent au présent volume. D’autres 
ont participé au premier livre sur Les Évacuations dans l’Europe des guerres 
mondiales paru en 2014. Nous en remercions vivement les auteurs du présent 
volume ainsi qu’Alex Dowdall, Frauke Feldmann, Alexander Friedman, 
Hans-Walter Herrmann, Kurt Hochstuhl, Frank-Matthias Hofmann, 
Nicole Kramer, Célia Keren, Georg Kreis, Nadège Mougel, Marcel Neu, 
Charlotte Nicollet, Christine Odent-Guth, Volker Prott, John Stewart, 
Markus Strehle et Philippe Tanchoux. 

La Stiftung Demokratie Saarland et son directeur, Bernd Rauls, ainsi que 
Verena Paul et Carmen Oschmann nous ont généreusement accueillis en 
septembre 2015 pour le colloque de bilan du projet EDEFFA à Sarrebruck, qui 
constitue la base du présent ouvrage. Les quatre universités Paris-Sorbonne, de 
la Sarre, Bochum et Tübingen nous ont apporté des aides substantielles, entre 
autres pour les nombreux ateliers, tout comme la Rosa Luxemburg Stiftung – 
Peter Imandt Gesellschaft Saarbrücken.



394

Nous avons trouvé un soutien très compréhensif tout au long de ces années 
auprès la Deutsche Forschungsgemeinschaft, notamment de la part d’Achim Haag 
et de Guido Lammers, et auprès de l’Agence nationale pour la recherche, 
notamment de la part de Bernard Ludwig. Ce soutien fut décisif pour parvenir 
à nos résultats.

La réalisation du livre doit beaucoup à Sébastien Porte, directeur adjoint des 
Presses de l’université Paris-Sorbonne et éditeur au talent généreux. 

Que tous soient remerciés pour avoir apporté leur contribution décisive à 
notre programme.



Exils intérieurs  •  pups •  2017

395

TABLE DES MATIÈRES

Introduction. Les évacuations allemandes et françaises à la frontière 
en 1939-1940 : une approche transnationale
Olivier Forcade, Johannes Großmann, Rainer Hudemann et Fabian Lemmes �����������������������������9

Première PARTIE
PLANIFICATION ET ORGANISATION  
ENTRE CONTRAINTES MILITAIRES  

ET IDÉOLOGIQUES

Étude comparative des évacuations en France et en Allemagne : 
planifications de l’entre-deux-guerres et mises en pratique
Nicholas J. Williams ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������55

Gérer les populations évacuées : le Service central des réfugiés
Alexandre Rolland ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������69

Le NSDAP et les évacuations à la frontière ouest du Reich (1939-1940)
Armin Nolzen �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������83

Deuxième PARTIE
MOBILISATION ET PROTECTION DES RESSOURCES

Le financement public des évacuations en Allemagne et en France
Mathieu Dubois ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������97

Arrêter, transférer et relancer. L’évacuation des entreprises frontalières 
en Allemagne et en France en 1939-1940
Luise Stein ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 111

« Ce ne sont pas des collègues. » L’attitude de la Reichsuniversität Straßburg 
à l’égard de l’« Université de Strasbourg repliée à Clermont-Ferrand »
Rainer Möhler ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 123



396

Troisième PARTIE
PROPAGANDE ET POLITIQUE SOCIALE  

ENTRE INCLUSION ET EXCLUSION

Guerre de mots et d’images : Propagande, communication et rumeurs lors 
des évacuations de la région frontalière (1939-1940)
Maude Williams ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 137

Une patrie secourable ? Organisation, mise en œuvre et mise en scène 
de l’assistance aux évacués en Allemagne et en France, 1939-1940
Daniel Hadwiger ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������151

Les Déplacements d’institutions psychiatriques de la zone frontalière franco-
allemande : un cas particulier des plans d’évacuation 1939-1940
Jasmin Nicklas ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������161

Cahier photographique ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� I-XXVI

Quatrième PARTIE
COMMUNAUTÉS, RÉSEAUX ET CONFLITS

L’évacuation du district sarrois de Saint-Ingbert vers la Thuringe
Tom Fehrmann ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������171

Les évacués jurassiens et les expulsés alsaciens et lorrains dans le Tarn (1939-1941)
Léa Dumas ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������185

Des réfugiés alsaciens dans les Landes (1939-1940)
André Savoye ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 197

Cinquième PARTIE
LA PERSPECTIVE COMPARATIVE

Le haut commandement français et les réfugiés espagnols républicains, 1936-1939
Simon Catros ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������211

« L’Action du retrait » : Les évacuations ponctuelles des Polonais dans l’espace 
frontalier germano-polonais en septembre 1939 ��������������������������������������������������������������221

Pawel Sekowski ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������221

Éléments d’Analyse comparée de l’évacuation à la frontière franco-italienne en 1940
Diane Grillère‑Lacroix ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������245

L’évacuation : entre mémoire et oubli
Eva Kübler����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������259



397

Exils intérieurs   Table des m
atières

Cartes des évacuations ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������279

Statistiques��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 285

Sigles ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������295

Sources �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������297

Bibliographie �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������357

Liste des auteurs ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������377

Index des lieux ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������381

Remerciements ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������393




	_GoBack
	_GoBack
	Les évacuations allemandes et françaises à la frontière en 1939-1940 : une approche transnationale
	Olivier Forcade, Johannes Großmann, Rainer Hudemann et Fabian Lemmes

	Première PARTIE
	Planification et organisation entre contraintes militaires et idéologiques
	Étude comparative des évacuations en France et en Allemagne : planifications de l’entre-deux-guerres et mises en pratique
	Nicholas J. Williams
	Gérer les populations évacuées : le Service central des réfugiés
	Alexandre Rolland
	Le NSDAP et les évacuations à la frontière ouest du Reich (1939-1940)
	Armin Nolzen

	Deuxième PARTIE
	Mobilisation et protection des ressources
	Le financement public des évacuations en Allemagne et en France
	Mathieu Dubois
	L’évacuation des entreprises frontalières en Allemagne et en France en 1939-1940
	Luise Stein
	L’attitude de la Reichsuniversität Straßburg à l’égard de l’« Université de Strasbourg repliée à Clermont-Ferrand »
	Rainer Möhler

	Troisième PARTIE
	Propagande et politique sociale entre inclusion et exclusion
	Guerre de mots et d’images : Propagande, communication et rumeurs lors des évacuations de la région frontalière (1939-1940)
	Maude Williams
	Une patrie secourable ? Organisation, mise en œuvre et mise en scène de l’assistance aux évacués en Allemagne et en France, 1939-1940
	Daniel Hadwiger
	Les Déplacements d’institutions psychiatriques de la zone frontalière franco-allemande : un cas particulier des plans d’évacuation 1939-1940
	Jasmin Nicklas

	Quatrième PARTIE
	Communautés, réseaux et conflits
	L’évacuation du district sarrois de Saint-Ingbert vers la Thuringe
	Tom Fehrmann
	Les évacués jurassiens et les expulsés alsaciens et lorrains dans le Tarn (1939-1941)
	Léa Dumas
	Des réfugiés alsaciens dans les Landes (1939-1940)
	André Savoye

	Cinquième PARTIE
	La perspective comparative
	Le haut commandement français et les réfugiés espagnols républicains, 1936-1939
	Simon Catros
	« L’Action du retrait » : Les évacuations ponctuelles des Polonais dans l’espace frontalier germano-polonais en septembre 1939
	Pawel Sekowski
	Éléments d’Analyse comparée de l’évacuation à la frontière franco-italienne en 1940
	Diane Grillère-Lacroix
	L’évacuation : entre mémoire et oubli
	Eva Kübler

	Remerciements
	Index des lieux
	Liste des auteurs
	Bibliographie
	Sources
	Sigles
	Statistiques
	Cartes des évacuations

