
                                                                                                               1
A la vei l le de la Seconde guerre mondiale, 

Corcieux est une bourgade rurale,  chef-l ieu de canton,  
qui compte environ 1400 habitants.  Son centre, organisé  

sur deux rues perpendiculaires menant à l ’égl ise,  à l ’habitat mitoyen, 
accueil le plus de 70 commerçants,  mais la majeure partie de la population 
vit dans près de 150 fermes réparties dans les hameaux périphériques.  
L’ industrie est basée sur la transformation de produits agricoles  
et forestiers :  le vi l lage compte cinq féculeries,  une laiterie-fromagerie, 
un moulin,  s ix scieries,  trois menuiseries,  deux parqueteries,  
trois menuiseries et une saboterie. 

L a population du centre-vi l le réside principalement 
dans des bâtiments qui conservent la structure de fermes.  
Le transport est encore essentiel lement hippomobile,  l ’énergie 

fondée sur la force hydraulique ou la vapeur, l ’électricité restant 
principalement réservée pour l ’éclairage public.  Il  n’y a pas de réseau  
de distribution d’eau potable public,  ni  d’assainissement.

r u e  H e n r y  d e p u I S  L a  p L a C e  d e S  p a r r a I n a g e S ,  C a r t e 
p o S t a L e  a . W e I C k ,  d é b u t  2 0 è m e  S I è C L e , 
( c o l l e c t i o n  p a r t i c u l i è r e  1 ) .

V u e  a é r I e n n e  d e  C o r C I e u x , 
 d é b u t  2 0 è m e  S I è C L e , 
( c o l l e c t i o n  p a r t i c u l i è r e  4 ) .

«Coquette,  travai l leuse,  prospère,  avenante,  j ’ étais  faite  pour 
plaire  aux  chasseurs  du  31ème,  mais  sûrement  pas  aux  grands  blonds 
d ’Outre-Rhin;  i ls  me l ’ont  prouvé.  Depuis  ma jeunesse,  
je  vous  l ’ai  dit ,  j ’ai  peur  du  feu.  Blottie  dans  un  site  mer vei l leux, 
pouvais-je  penser  que  je  serai  un  jour  un  objectif  stratégique?». . .

a n d r é  m o u L I n ,  e x t r a I t  d u  p r o g r a m m e  d ’ I n a u g u r a t I o n  d u  2 2  m a I  1 9 5 5 .

L ’ é g L I S e  e t  S a  f o n t a I n e ,  
C a r t e  p o S t a L e  a .  W e I C k ,  d é b u t  2 0 è m e  S I è C L e , 
( c o l l e c t i o n  p a r t i c u l i è r e  2 ) .

r u e  d e  L ’ H ô t e L  d e  V I L L e  d e p u I S  L a  r u e  p I e r r e  n I C o L e ,  
C a r t e  p o S t a L e  m o u L I n ,  d é b u t  2 0 è m e  S I è C L e , 
( c o l l e c t i o n  p a r t i c u l i è r e  2 ) .

L a  r e C o n S t r u C t I o n  

d e C o r C i e u x



L e sinistre du 15 novembre 1944

L ’est du département des Vosges est particul ièrement touché, 
des vi l lages, des vi l les sont entièrement détruits (Saint-dié rive 
droite, Saulcy-sur-meurthe, Saint-Léonard, anould, Corcieux, 

gérardmer, La bresse…).

7 400 bâtiments sont sinistrés à plus de 75 %; parmi ceux-ci,  
on dénombre 3 700 habitations, 2 000 fermes, 1  700 locaux industriels 
ou commerçants ;  25 000 sinistrés sont sans abri . 

e n At tendAnt L A reConstruCtion

L a première tâche du ministère de la reconstruction 
et de l ’urbanisme (mru) est de faire déblayer les axes  
de circulation, de raser les ruines et de reloger les sinistrés.

une vi l le provisoire constituée de bâtiments en bois se construit 
lentement, au fur et à mesure de la disponibi l ité des matériaux,  
des dotations du mru, mais aussi  de l ’aide de structures philanthropiques 
( l ’American Aid To France ,  la mairie du 8e arrondissement de paris, 
les communes de bourbon-l ’archambeau, d’auxonne et de La neuvevil le 
en Suisse…). en attendant, les habitants se regroupent dans les bâtiments 
épargnés ou réaménagent des ruines avec des couvertures provisoires.

A près l ’évacuation de la population, le centre de Corcieux 
est systématiquement incendié par l ’armée nazie dans la nuit  
du 15 au 16 novembre 1944. 

Le bi lan est lourd :  82 bâtiments sont totalement détruits,  12 gravement 
endommagés et une centaine touchés. Le tribut humain de Corcieux est, 
lui  aussi ,  important :  37 morts,  86 prisonniers et plus de 200 déportés…

en hommage aux pertes et aux actes héroïques du maquis,  
la cité reçoit la croix de guerre avec palme de bronze le 22 mai 1949. 

C a r t o g r a p H I e  d e S  d e S t r u C t I o n S  
d a n S  L e S  V o S g e S ,  a L b u m  m r u ,  1 9 5 2  
( a r c h .  D é p.  V o s g e s ) .

p L a n  d e  L a  C o m m u n e  d e  C o r C I e u x ,  
d o C u m e n t  a n n e x é  a u  p r a ,  
f . b .  d e  J a n k o W S k I ,  1 9 4 6  
( a r c h i V e s  n a t i o n a l e s ) .

R u e  H e n R y ,  i m m e u b l e s  R a s é s  e t «  e m m é t R é s  »  
e t  r u i n e s  a m é n a g é e s  p r o v i s o i r e m e n t  
( c o l l e c t i o n  p a R t i c u l i è R e  3 )

r u e  H e n r y  d e p u I S  L a  S a L L e  d e  f ê t e S ,  
C a r t e  p o S t a L e  V e r S  1 9 4 5  
( c o l l e c t i o n  p a r t i c u l i è r e  1 )

L o t I S S e m e n t  p r o V I S o I r e  d e  C H é r a u p o n t  e n  C o n S t r u C t I o n ,  
C a r t e  p o S t a L e  r o e d e r  V e r S  1 9 5 0 
( c o l l e c t i o n  p a r t i c u l i è r e  1 ) 

En novembre  1944,  devant  l ’avancée  des  troupes  al l iées ,  
l ’armée  nazie  se  retire,  incendiant  ce  qui  n’a  pas  été  détruit  
par  les  bombardements  des  semaines  précédentes .

e m p L a C e m e n t  d e S  L o t I S S e m e n t S  p r o V I S o I r e S  :  e n  b L e u  m a I r I e  e t  é C o L e S ,  
e n  r o u g e  L e S  L o g e m e n t S ,  e n  V e r t  L e  C a m p  d e  p r I S o n n I e r S  e t  d e  t r a V a I L L e u r S .  
c a r t e  p o s t a l e  c i m  V e r s  1 9 5 1  ( c o l l e c t i o n  p a r t i c u l i è r e  2 ) 
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p r o v i s o i r e



                                                                                                               

F rAnçois boLesL As de JAnkowski
est né à paris en 1889. de national ité russe, i l  est natural isé  
à sa majorité en 1911.  Il  intègre l ’ecole des beaux-arts  

en 1907, admis au Concours de rome le 15 mars 1911.  
Croix de guerre en 1918, diplômé en 1918. Il  ouvre un cabinet  
à paris,  travai l le en bretagne dans les années 1930, puis à Saint-dié 
de 1949 à 1967 où i l  établit  les pra d’anould, Corcieux, gerbépal, 
Saulcy-sur-meurthe et Saint-Léonard  les plans des mairies 
d’anould, de gerbépal,  Saulcy-sur-meurthe, des écoles de Corcieux 
et égl ises de Saulcy-sur-meurthe et d’anould. Il  décède en 1972.

3u n  p r oJ e t 
p o u r  L a  V I L L e

L e mru classe Corcieux parmi les communes sinistrées 
le 28 février 1945 et propose l ’architecte-urbaniste parisien 
françois boleslas de Jankowski pour reconstruire la vi l le.

p our  cela ,  i l  modif ie  le  tracé  de  la  rue  Henr y  af in  de  la  re l ier 
à  la  rue  de  l ’ Hôtel  de  V i l le  par  une large  courbe longeant  
le  rond-point  central .  I l  réser ve  des  emplacements  pour  

les  zones  industr ie l les ,  la  gare  routière,  le  centre  médico-socia l ,  
le  centre  d ’ éducation  postscola ire  et  le  terrain  de  spor t  avec  piscine! 

La reconstruction  des  v i l les  vosgiennes  détruites  
attire  des  nombreux  architectes  de  toute  la  France.  
130 sont  agréés  par  le  MRU pour  travai l ler  dans  les  Vosges .  
Parmi  eux,  seuls  75  sont  vosgiens .

V u e  p e r S p e C t I V e  d u  p r o J e t  d e  r e C o n S t r u C t I o n  d e  L a  C o m m u n e  d e  C o r C I e u x ,  
d o C u m e n t  a n n e x é  a u  p r a ,  . f . b .  d e  J a n k o W S k I ,  1 9 4 6 
( a r c h i V e s  n a t i o n a l e s )

p r I n C I p a u x  é L é m e n t S  d u  p r o J e t  d e  r e C o n S t r u C t I o n  d e  L a  C o m m u n e  d e  C o r C I e u x ,  
d ’ a p r è S  L e  p L a n  a n n e x é  a u  p L a n  d e  r e C o n S t r u C t I o n  e t  d ’ a m é n a g e m e n t ,  f . b .  d e  J a n k o W S k I ,  1 9 4 6 .

L ’architecte met en application une nouvelle vis ion de la vi l le : 
des larges voies,  un centre-vi l le moins dense avec des services 
administratifs regroupés et des équipements de sports et  

de loisirs,  des zones de logements collectifs et d’activités industriel les  
en périphérie.
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Dressé par B de Jankowski
architecte urbaniste Paris janvier 1946

mise à jour 24/03/1947

PLAN DE RECONSTRUCTION
ET D’AMENAGEMENT

ordonnance ou discipline d’architecture
zone de construction en ordre continu
périmètre d’agglomération
périmètre des dépenses de voierie 
prises en charge par le MRU

I l regroupe les  bâtiments  publ ics  autour  d ’une place  et  imagine, 
à  l ’autre  extrémité  de  cette  rue  bordée d ’arcades ,  un  jardin  
du  souvenir  autour  du  clocher  conser vé,  bordé  par  la  nouvel le  égl ise.

I l  anticipe  le  développement  de  la  cité  en  prévoyant  un grand quar tier 
de  compensation  destiné  à  accuei l l i r  les  nouvel les  constructions  
et  des  zones  industr ie l les .  L a  municipal ité  val ide  cet  avant-projet  
le  8  ju in  1945.

L e plan de reconstruction et d’aménagement est soumis à l ’enquête 
publique et adopté en septembre 1946 après les modif ications 
suivantes :  suppression des arcades, reconstruction de l ’égl ise à son 

emplacement init ial .  Il  est approuvé par le préfet le 1er septembre 1947. 

Les projets se mettent en place sous le mandat de Jean poirot conseil ler 
général  et maire de la commune jusqu’en 1948, puis se réal isent sous 
celui  de Camil le baradel maire jusqu’en 1962 et président de l ’association 
de reconstruction de Corcieux.

p L a n  d u  p r o J e t  d e  r e C o n S t r u C t I o n  d e  L a  C o m m u n e  d e  C o r C I e u x  m o d I f I é ,  
d o C u m e n t  a n n e x é  a u  p r a ,  . f . b .  d e  J a n k o W S k I ,  1 9 4 8 ,  
( a r c h i V e s  c o m m m u n a l e s ) .

C amil le baradel,  maire de Corcieux, 
françois boleslas de Jankowski et maurice 
Lemaire, ministre de la reconstruction et 

du Logement, sortants du groupe scolaire,  le 10 
novembre 1953, à l ’occasion de la pose de la première 
pierre de la mairie. 

p H o t o  C a m I L L e  L I é V a u x  
( c o l l e c t i o n   p a r t i c u l i è r e  6 ) 
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d e  L a  r e C o n S t r u C t I o n

s a première tâche est de gérer le remembrement du centre 
de la commune, puis les avances de l ’etat,  les Indemnités  
de dommage de guerre, les factures des entreprises. 

treize architectes travai l lent à la reconstruction de Corcieux,  
les plus prol if iques sont francis massé, roger ringwald et  
roger perrin.  Leur première tâche est d’effectuer un relevé précis  
des bâtiments détruits,  document qui servira de base à l ’évaluation  
de l ’ Indemnité de dommages de guerre versée par l ’etat.

L es  bâtiments  sont  construits  au  r y thme des  p lans  de  f inancement 
de  l ’ etat  et  des  pr ior ités  déf inies  par  le  mru. Le  premier  quar t ier 
reconstruit  est  ce lui  d it  de  «  l ’ i lot  du  gras-pré  »,  entre  la  rue 

Henr y  et  ce l le  de  la  Val lée. 

Commencé en 1947,  i l  est  terminé en 1951 .  Suivent  s imultanément  
le  côté  nord  de  la  rue  de  l ’ Hôtel  de  V i l le  et  «  l ’ i lot  du  plafond »,  
puis  enf in  «  l ’ i lot  de  la  butte  ».  Ces  deux  derniers  ont  fa it  l ’objet  
d ’une opération  préf inancée par  l ’ etat .

d iversité et unité ArChiteCturALe

e n matière  de  discip l ine  architecturale,  le  plan  de  reconstruction  et  d ’aménagement  (pra) mentionne quelques  règles . 
I l  interdit ,  pour  les  façades  sur  rue,  les  matér iaux  métal l iques ,  synthétiques  ou  d ’ imitation,  l imite  la  sa i l l ie  des  é léments  d ’architecture 
et  impose  des  tons  «  p ierre  »  ou  cla ir s  pour  les  enduits .  mis  à  par t  ces  quelques  restr ict ions ,  une grande l iber té  est  la issée  à  l ’architecte, 

sous  réser ve  de  l ’agrément  du  projet  par  l ’urbaniste.

L’ i lot  de  la  butte  est  conf ié  à  roger  ringwald.  C ’est  le  quar t ier  dont  l ’architecture  présente  le  p lus  de  caractère  et  d ’ homogénéité  :  
rez-de-chaussée  à  parement  de  moel lons  gross ièrement  équarr is ,  fenêtres  du  premier  niveau à  l inteau en arc  segmentaire  a lternées  avec  des  baies 
carrées  à  petits  carreaux  au-dessus  des  por tes  p iétonnes ,  to its  à  quatre  pans  à  l ’angle  des  rues .

Comme dans  de  nombreuses  communes  s inistrées ,  
une  Association  Syndicale  de  Reconstruction  est  créée  en  janvier  1949. 
El le  regroupe  les  s inistrés  volontaires  de  Corcieux  et  du  canton de  Fraize.

V u e  a é r i e n n e  D e  l a  c o m m u n e  e n  1 9 5 1 ,  l ’ i l o t  D u  g r a s - p r é  e s t  t e r m i n é  
e t  L e  g r o u p e  S C o L a I r e  p a S  e n C o r e  C o m m e n C é ,  d é t a I L  d e  C a r t e  p o S t a L e  C I m  
( c o l l e c t i o n  p a r t i c u l i è r e .  2 ) .

C haque architecte établit  suivant les désirs mais aussi  les moyens 
du sinistré un projet dont la façade doit s’ intégrer dans le projet 
de « discipl ine d’architecture » de la vi l le. 

Les plans sont contrôlés par les différents services du mru et visés  
par l ’architecte en chef de la région de Saint-dié, georges michau 
(1895-1954). Le permis de construire est ensuite dél ivré.  

m ais en 1953, quelques dents creuses subsistent. 
L’accord entre les désirs des sinistrés,  leur architecte  
et le mru est parfois diff ici le à trouver. 

L’essentiel  des bâtiments est terminé en 1955, à quelques exceptions 
près,  dont l ’égl ise.

o r g a n I S a t I o n  d e  L a  r e C o n S t r u C t I o n  :  
I L o t S  e t  b â t I m e n t S  p r é f I n a n C é S ,  
d ’ a p r è S  L e  p r a .

V u e  a é r I e n n e  e n  1 9 5 3 ,  L ’ î L o t  d u  p L a f o n d  e S t 
t e r m I n é  e t  L e  g r o u p e  S C o L a I r e  e n  C o u r S ,  e x t r a I t 
D e  c a r t e  p o s t a l e  c i m .  ( c o l l .  p a r t . 2 )
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F a ç a D e s  D e  l ’ i l o t  D e  l a  B u t t e :  1  –  a V a n t - p r o j e t  D e  r o g e r  r i n g w a l D  e t  r o g e r  p e r r i n ,  1 9 5 0 ,   2  –  p h o t o m o n t a g e  D ’ a p r è s  l e s  p l a n s  D ’ e x é c u t i o n ,  1 9 5 0 - 1 9 5 3 ,  3  -  V u e  a c t u e l l e .
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b ât i m e n t s  C i v i L s  

L a  m a I r I e  e t  d e S  b â t I m e n t S  S C o L a I r e S , 
C a r t e  p o S t a L e  d é b u t  2 0 è m e  S I è C L e  
( c o l l e c t i o n  p a r t i c u l i è r e  3 )

p L a n S  d e  L a  m a I r I e  
e t  d e S  b â t I m e n t S  S C o L a I r e S ,  
f . b .  d e  J a n k o W S k I , 
t I r a g e  d I a z o  V e r S  1 9 4 5  
( a r c h i V e s  D é p a r t e m e n t a l e s  
D e s  V o s g e s )

V u e  d e S  b â t I m e n t S  I n C e n d I é S ,  
C a r t e  p o S t a L e  V e r S  1 9 4 5  
( c o l l e c t i o n  p a r t i c u l i è r e  1 )

L ’hôtel de vi l le était instal lé dans l ’ancien château du marquis 
de foll in.  au cours du 19ème s iècle deux bâtiments abritant l ’école 
des garçons et cel le des f i l les sont venus s’y adosser sur sa gauche. 

Les cours des deux écoles étaient situées à l’arrière et séparées par un préau. 
Les bâtiments se trouvaient à l ’emplacement de l ’actuelle mairie.

L e plan de reconstruction et d’aménagement prévoit init ialement 
le regroupement des bâtiments civi ls  autour d’une même place, 
le groupe scolaire en occupant le fond, la mairie et ses annexes 

la gauche et le foyer rural  la droite.  Cette disposition est rapidement 
écartée.

L ’hôteL de viLLe

C laude meyer-Lév y,  ass isté  de  francis  massé  est  désigné 
par  la  municipal ité  pour  reconstruire  l ’ hôtel  de  v i l le .  
tous  deux  é laborent ,  en  1951 ,  un  avant-projet  qui  regroupe 

la  mair ie,  la  sa l le  de  just ice  de  paix ,  le  casernement  des  sapeurs-
pompiers ,  la  sa l le  des  fêtes  et  le  logement  du  garde-champêtre.

é l é V a t i o n  D e  l a  m a i r i e ,  c l a u D e  m e y e r - l é V y  &  F r a n c i s  m a s s é ,  
t I r a g e  d I a z o  V e r S  1 9 5 1  
( a r c h i V e s  D é p a r t e m e n t a l e s ,  V o s g e s )

V u e  a C t u e L L e  d e  L a  m a I r I e 
S I m o n  d u r a n d © r é g I o n  L o r r a I n e

b â t I m e n t  e n  C o n S t r u C t I o n ,  
p H o t o  V e r S  1 9 5 4  
( c o l l e c t i o n  p a r t i c u l i è r e  2 )

d e S S I n  d e  L a  m a I r I e  a u  C r a y o n ,  
d a n I e L  C L a u d e p I e r r e ,  1 9 9 2 
( c o l l e c t i o n  p a r t i c u l i è r e  1 )

L ’avant-projet est remanié à plusieurs reprises af in de laisser 
plus de place à la caserne des sapeurs-pompiers et d’apporter  
plus de commodités à la sal le des fêtes.  Les plans sont approuvés  

en octobre 1953 par l ’architecte en chef du mru georges michau,  
mais sous réserve de modif ier les baies de façades.

Le maire intervient à de multiples reprises auprès des architectes  
af in que le bâtiment soit couvert d’un toit à quatre pans, mais en vain.  
Le bâtiment est terminé en 1955.

rapidement, le bâtiment présente des défauts d’étanchéité  
sur les murs ouest.  Ce problème n’est résolu qu’en 1958 par la pose  
de dal les de f ibrociment bleues sur ces murs,  suite à un accord amiable 
avec les architectes.
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L es Autres équipements pubLiCs

L e pra prévoit  de  nombreux  autres  équipements  communaux, 
mais  faute  de  pouvoir  être  f inancés  par  les  dommages  guerre, 
i l  sont  abandonnés  ou  réduits  Le  centre  médico-chirurgical 

avec  préventor ium,  le  centre  d ’apprentissage  postscola ire  sur  
un  f inancement  amér icain ,  l ’abattoir  communal ,  la  halte  routière  
et  la  p iscine  ne  verront  pas  le  jour.

un terrain  de  spor t  est  aménagé derr ière  le  groupe scola ire  
et  un  dispensaire  construit  à  proximité  de  la  mair ie  sur  les  p lans  
de  f.b.  de  Jankowski .  L a  commune est  dotée  de  réseaux  distr ibution  
d ’eau  potable,  é lectr ique,  té léphonique et  d ’assainissement . 

e L é V a t I o n  d u  d I S p e n S a I r e ,  f . b .  d e  J a n k o W S k I ,  
t I r a g e  d I a z o , 1 9 6 1  
( a r c h i V e s  D é p a r t e m e n t a l e s ,  V o s g e s ) .

p r o J e t  d e  H a L t e  r o u t I è r e  n o n  r é a L I S é e ,  . f . b .  d e  J a n k o W S k I ,  
t I r a g e  d I a z o ,  1 9 5 4  
( a r c h i V e s  c o m m u n a l e s ) .

L e groupe sCoL Aire

C ’est  le  premier  bâtiment  civ i l  reconstruit .  Le  chantier 
est  conf ié  à  l ’architecte  f.b.  de  Jankowski  après  maintes 
discuss ions .  I l  établ it  un  premier  avant-projet  en  septembre 

1948,  comprenant  quatre  niveaux  d ’enseignement  (maternel ,  f i l les , 
garçons  et  complémentaire)  et  les  logements  des  enseignants  a ins i 
qu’un vestia ire-douche. 

un second projet  reprenant  l ’essentie l  de  ces  disposit ions  mais 
regroupant  les  logements  au  second étage  de  la  par t ie  centrale  est 
é laboré  en  mai  1950. 

L e premier coup de pioche est donné le 23 mai 1949, 
les plans déf init ifs avec sanitaires garages et terrain de sport  
sont approuvés par la municipal ité le 2 février 1952, la première 

pierre posée le 14 jui l let 1952. L’école ouvre en novembre 1954.

rapidement, la construction s’avère insuff isante. des projets 
d’aménagement des combles puis d’extension pour de nouveaux 
appartements sont proposés dès 1956. pour faire face à l ’augmentation 
des effectifs,  l ’architecte roger ringwald soumet en 1964 des projets  
de surélévation, puis de constructions annexes.

p r e m i e r  a V a n t - p r o j e t ,  é l é V a t i o n  D u  g r o u p e  s c o l a i r e ,  F . B .  D e  j a n k o w s k i ,  
t I r a g e  d I a z o  1 9 4 9 ,  
( a r c h i V e s  D é p a r t e m e n t a l e s ,  V o s g e s ) .

V u e  p e r S p e C t I V e  
d e  L ’ e n t r é e  d e S  é C o L e S ,  
f . b .  d e  J a n k o W S k I ,  t I r a g e  d I a z o  1 9 4 9  
( a r c h i V e s  D é p a r t e m e n t a l e s ,  V o s g e s )

g r o u p e  S C o L a I r e  e n  C o u r S  d e  C o n S t r u C t I o n ,  
p H o t o  m r u  V e r S  1 9 5 3  
( a r c h i V e s  D é p a r t e m e n t a l e s ,  V o s g e s )

L e S  
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V u e  a C t u e L L e  
d u  g r o u p e  S C o L a I r e
S I m o n  d u r a n d
© r é g I o n  L o r r a I n e



L es immeubLes éConomiques

C er taines  reconstructions  font  l ’objet  d ’opérations 
préf inancées .  I l  s’agit  généralement  d ’un  groupe 
de  bâtiments  construits  sur  des  p lans  s imi la ires 

dont  la  construction  est  entièrement  pr ise  en  charge  par  l ’ etat  et 
que le  s in istré  rachète  grâce  à  son Indemnité  de  dommage de  guerre. 

dans  ce  cadre,  le  mru sélectionne le  projet  d ’un  architecte  et  délègue 
le  suiv i  de  la  construction  à  l ’a ssociat ion  Syndicale  de  reconstruction.

Cette  opération,  de  fa ib le  envergure,  dont  les  p lans  ont  été  dressés  
par  les  architectes  Lucien  toussaint  et  michel  trefcon concerne  
s ix  bâtiments  dont  quatre  de  modèle  standard  et  deux  var iantes ,  
tous  construits  entre  1950 et  1952.

g énérALités

L e centre  de  Corcieux  était  constitué  d ’un  assemblage 
assez  hétérocl ite  de  bâtiments  de  diverses  pér iodes . 
Les  p lus  anciens  conser vaient  encore  des  é léments  datant 

du  16 ème et  17ème s iècle,  tandis  que d ’autres  af f ichaient  cla irement 
les  caractér ist iques  d ’une construction  du début  du  20 ème s iècle. 
une major ité  des  bâtiments  conser vaient  les  archétypes  des  fermes 
vosgiennes  du  18 ème s iècle  (por te  cochères  en  ple in  cintre  et  l inteau 
de  fenêtre  délardé  en  chapeau de  gendarme),  mais  dont  la  par t ie 
agr icole  avait  été  souvent  transformée en commerce.

e L é V a t I o n  d e  L a  m a I S o n  d e  m a d a m e  b e r t r a n d ,  
r u e  H e n r y ,  f r a n C I S  m a S S é ,  t I r a g e  d I a z o ,  1 9 4 8 
( a r c h i V e s  D é p a r t e m e n t a l e s ,  V o s g e s )

p L a C e  d e  L ’ é g L I S e ,  
C a r t e  p o S t a L e  C .  m o u L I n  V e r S  1 9 3 0  
( c o l l e c t i o n  p a r t i c u l i è r e  1 )

L es nouveaux bâtiments sont soumis à de nombreuses contraintes : 
implantation en regard du plan de remembrement et du plan  
de reconstruction et d’aménagement, esthétique conforme  

à la discipl ine d’architecture de la rue, normes d’hygiène et de sécurité  
en vigueur et nouveaux procédés de construction. 

Le logement standard comprend un vestibule d’entrée, une sal le à manger 
distincte de la cuisine, une sal le de bains,  une buanderie et des chambres, 
parfois un séjour.  L’arrière de la parcelle est desservi  par un chemin  
de desserte ou rel iée à la rue par un passage sous l ’ immeuble.

L e bâtiment comporte un vestibule d’entrée, salon, cuisine, sal le 
à manger, deux chambres, W.C. et buanderie en rez-de-chaussée. 
L’étage au plan identique comprend une sal le de bains à la place  

de la buanderie.

V u e  a C t u e L L e  d u  p r e S b y t è r e  
S I m o n  d u r a n d © r é g I o n  L o r r a I n e

m a I S o n  b r e S S o n ,  
p H o t o  m r u  H e n r I  S a L e S S e  1 9 5 3 
( m e D D e / m l e t r ) 

m a I S o n  b a r a d e L ,  
p H o t o  m r u  H e n r I  S a L e S S e  1 9 5 3  
( m e D D e / m l e t r ) 
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b ât i m e n t s  p r i v é s
d e  J a n ko W S k I 

L e CommerCe Gérard-BarloGis

L es  bâtiments  détruits  se  composaient  de  deux  immeubles 
adjacents  compor tant  chacun un commerce.

V u e  a C t u e L L e  
d e  L ’ H ô t e L  C o n t I 
S I m o n  d u r a n d © r é g I o n  L o r r a I n e

C a r t e  p o S t a L e  V e r S  1 9 3 0  
( c o l l e c t i o n  p a r t i c u l i è r e  2 )

p L a n  d ’ I m p L a n t a t I o n  d e S  b â t I m e n t S ,  
J .  b .  d e  J a n k o W S k I ,  t I r a g e  d I a z o ,  1 9 4 9  
( a r c h i V e s  c o m m u n a l e s ) .

e L é V a t I o n  a n t é r I e u r e  d e S  b â t I m e n t S ,  
J .  b .  d e  J a n k o W S k I ,  t I r a g e  d I a z o ,  1 9 4 9  
( a r c h i V e s  c o m m u n a l e s ) .

b ien que situé au cœur de l ’ i lot de la butte faisant l ’objet 
d’une opération préf inancée, le propriétaire a choisi  de faire appel 
à l ’architecte f. b. de Jankowski.

en 1950, ce dernier réal ise les plans d’un vaste bâtiment avec un 
commerce de confection, chaussures et gants dont les deux dernières 
vitrines masquent un appartement. Quatre appartements indépendants 
occupent les deuxième et troisième niveaux. Le fronton aux init iales 
des propriétaires qui orne le dernier étage ne reçoit pas l ’agrément de 
l ’architecte en chef du mru qui estime que « le couronnement de la 
façade est trop compliqué ».  un second projet de fronton est élaboré et 
approuvé en 1952 mais i l  n’est pas réal isé.  Le bâtiment est terminé en 
1953, quelques années plus tard les vitrines du commerce sont reculées 
de manière à dégager un passage couvertcréant un effet d’arcade.

e L é V a t I o n  d e S  b â t I m e n t S ,  
J .  b .  d e  J a n k o W S k I ,  t I r a g e  d I a z o ,  1 9 5 0  
( a r c h i V e s  D é p a r t e m e n t a l e s ,  V o s g e s ) . 

e L é V a t I o n  d e S  b â t I m e n t S ,  
J .  b .  d e  J a n k o W S k I ,  t I r a g e  d I a z o ,  1 9 5 2  
( a r c h i V e s  D é p a r t e m e n t a l e s ,  V o s g e s ) . 

e L é V a t I o n  d e S  b â t I m e n t S ,  
J .  b .  d e  J a n k o W S k I ,  t I r a g e  d I a z o ,  1 9 5 0  
( a r c h i V e s  D é p a r t e m e n t a l e s ,  V o s g e s ) . 

V u e  d e S  é t a b L I S S e m e n t S  g é r a r d ,  
e x t r a I t  d e  C a r t e  p o S t a L e  C .  m o u L I n ,  V e r S  1 9 3 0 
( c o l l e c t i o n  p a r t i c u l i è r e  1 ) .

L ’hôteL Conti

p our  établ ir  les  p lans  de  cet  ensemble  composé d ’un hôtel-
restaurant-café,  d ’une boucher ie-charcuter ie  et  d ’un  salon 
de  coif fure,  l ’architecte  f.b.  de  Jankowski  a  fa it  appel 

à  un  col laborateur  :  francis  massé,  en  1948.

L e nouveau bâtiment reprend la composition de l ’ancien. 
L’hôtel-restaurant comprend en rez-de chaussée une sal le de bar, 
deux sal les de restaurant et une cuisine. Les premiers et seconds 

étages se composent chacun de neuf chambres avec cabinet de toi lette 
et d’une sal le de bains et de sanitaires communs. a l ’arrière un bâtiment 
annexe abrite les dépendances :  garage, grange, étable, réduit à porc, 
buanderie,  abattoir et laboratoire.  Le bâtiment est terminé en 1951. Le 
décor en damier du second niveau n’a pas été réal isé. 
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L e gArAge thiébAut

s igne  d ’une profonde mutation  dans  les  usages ,  cette  ferme est 
le  seul  bâtiment  agr icole  à  avoir  été  reconstruit  à  l ’ intér ieur 
de  la  zone d ’ habitat ion  en  continu. 

d’une manière  générale,  des  garages  se  substituent  aux  écur ies  qui 
équipaient  la  major ité  des  bâtiments  détruits .

L A Ferme CoLin viCtor

F a ç a D e  D e  l a  F e r m e  ( p a r t i e  D r o i t e ) ,  r o g e r  r i n g w a l D  &  r o g e r  p e r r i n ,  
t I r a g e  d I a z o ,  1 9 5 2  
( a r c h i V e s  D é p a r t e m e n t a l e s ,  V o s g e s )

p l a n  D u  r e z- D e  c h a u s s é e ,  r o g e r  r i n g w a l D  &  r o g e r  p e r r i n ,  
t I r a g e  d I a z o ,  1 9 5 2  
( a r c h i V e s  D é p a r t e m e n t a l e s ,  V o s g e s )

L ’ implantation de cette ferme déroge au pra qui exclut 
les bâtiments à usage agricole de la zone d’habitation en continu.  
C’est l ’architecte roger ringwald, en charge de la reconstruction  

de l ’ i lot de la butte, qui en a établi  les plans. 

La ferme bien que reconstruite sur un plan traditionnel organisé  
en travées (habitation grange étable) est parfaitement intégrée dans  
la discipl ine architecturale de la rue. La porte de garage est le seul accès 
à la grange, à l ’écurie et l ’arrière de la parcelle.

Les plans définitifs sont établis en 1952 et la construction terminée en 1953, 
comme la majorité des immeubles de l’îlot de La butte.

C onstruit sur une parcelle en profondeur dél imitée par la rue 
de l ’Hôtel de Vil le et la voie de desserte, l ’ensemble comporte 
deux bâtiments rel iés par un atel ier.  af in de perturber le moins 

possible les activités du garage, la construction débute en 1953  
par le bâtiment arrière puis l ’atel ier et ne se termine qu’en 1958  
par le bâtiment donnant sur la rue de l ’Hôtel de Vil le. 

Ce dernier se compose d’une station-service, d’un hal l  d’exposition,  
d’un bureau et d’un accès à l ’atel ier,  surmonté d’un logement. 

C e garage automobile est un des derniers bâtiments reconstruits 
au centre de Corcieux. Comme i l  est équipé d’une station-service, 
la dél ivrance du permis de construire pose quelques problèmes 

règlementaires.  L’architecte roger ringwald en dessine un premier avant-
projet en 1950.

e L é V a t I o n  S u r  r u e ,  r o g e r  r I n g W a L d ,  
t I r a g e  d I a z o ,  1 9 5 2  
( a r c h i V e s  D é p a r t e m e n t a l e s ,  V o s g e s ) . 

e L é V a t I o n  S u r  r u e ,  p L a n  d ’ e x é C u t I o n ,  
r o g e r  r I n g W a L d ,  t I r a g e  d I a z o ,  1 9 5 7  
( a r c h i V e s  D é p a r t e m e n t a l e s , .  V o s g e s ) . 

F a ç a D e  s u r  r u e ,  2 è m e  a V a n t - p r o j e t ,  
r o g e r  r I n g W a L d ,  t I r a g e  d I a z o ,  1 9 5 1   
( a r c h i V e s  D é p a r t e m e n t a l e s ,  V o s g e s ) .

F a ç a D e  s u r  r u e ,  2 è m e  a V a n t - p r o j e t ,  
r o g e r  r I n g W a L d ,  t I r a g e  d I a z o ,  1 9 5 1   
( a r c h i V e s  D é p a r t e m e n t a l e s ,  V o s g e s ) . 

e l é V a t i o n  s u r  r u e ,  a V a n t - p r o j e t ,  
r o g e r  r I n g W a L d ,  t I r a g e  d I a z o ,  1 9 5 0  
( a r c h i V e s  D é p a r t e m e n t a l e s ,  V o s g e s ) .

V u e  d e  L a  f e r m e ,  
e x t r a I t  d e  C a r t e  p o S t a L e  C I m ,  V e r S  1 9 3 0  
( c o l l e c t i o n  p a r t i c u l i è r e  2 ) .



                                                                                                               

L es plans déf init ifs de l ’égl ise,  à chevet à grande rose et sous-sol 
agrandi,  sont approuvés par la municipal ité le 17 janvier 1955.  
La bénédiction de la 1ère pierre a l ieu le 17 septembre de la même 

année, cel le de l ’égl ise le 2 juin 1957 et sa consécration le 21 avri l  1963.

10L’é g L i s e  pa r o I S S I a L e

a V a n t - p r o j e t ,  m a r c e l  t e x i e r ,  
t I r a g e  d I a z o ,  1 9 4 6  
( a r c h i V e s  c o m m u n a l e s ) .

V u e  d e  L ’ é g L I S e  p r o V I S o I r e ,  
e x t r a I t  d e  C a r t e  p o S t a L e  C I m ,  V e r S  1 9 5 0  
( c o l l e c t i o n  p a r t i c u l i è r e  2 )

b é n é d I C t I o n  d e S  C L o C H e S  d a n S  L ’ é g L I S e 
p r o V I S o I r e ,  p H o t o  L I é V a u x , 1 9 4 8 , 
( c o l l e c t i o n  p a r t i c u l i è r e  2 )

L ’égLise provisoire 

u ne fois les ruines de l ’égl ise déblayée une égl ise provisoire 
préfabriquée est montée à l ’emplacement de la nef détruite.  
el le restera en place jusqu’en 1955. de nouvelles cloches sont 

fondues et réinstal lées dans le clocher restauré pour noël 1948.

b ien qu’approuvés par la commission d’art Sacré en 1952, 
l ’architecte en chef du mru qui n’apprécie pas les toitures  
en cascade et amène marcel texier à proposer de nouveaux plans  

en 1954. Le plan, désormais en t, est abrité par une toiture unique.

L A nouveLLe égLise

m arcel texier propose un nouveau projet 
d’égl ise au plan en croix adossée  
à la tour en 1952.

é g L I S e  e n  C o u r S  d e  C o n S t r u C t I o n ,  
p H o t o  L I é V a u x ,  V e r S  1 9 5 6  
( c o l l e c t i o n  p a r t i c u l i è r e  3 )

I n t é r I e u r  d e  L ’ é g L I S e ,  
p H o t o  L I é V a u x ,  V e r S  1 9 5 6   
( c o l l e c t i o n  p a r t i c u l i è r e  3 ) 

e x t r a I t  d e  p L a n S ,  m a r C e L  t e x I e r ,  
t I r a g e  d I a z o ,  1 9 5 2  
( a r c h i V e s  c o m m u n a l e s ) 

p L a n  d é f I n I t I f S ,  m a r C e L  t e x I e r ,  
t I r a g e  d I a z o ,  1 9 5 4 ,  
( a r c h i V e s  c o m m u n a l e s ) . 

V u e  d e  L ’ é g L I S e  d é t r u I t e ,  
p H o t o  m r u  1 9 5 0  
( m e D D e / m l e t r ) .

V u e  d e  L ’ é g L I S e ,  
C a r t e  p o S t a L e  C I m ,  V e r S  1 9 3 0  
( c o l l e c t i o n  p a r t i c u l i è r e  2 ) .

L ’AnCienne égLise

L ’ancienne égl ise  paroiss ia le  notre-dame de l ’a ssomption avait 
vra isemblablement  été  construite  au  début  du  17ème s iècle,  puis 
remaniée  à  p lus ieurs  repr ises  au  cours  du  18 ème s iècle. 

el le  était  construite  sur  un  plan  class ique à  nef  et  col latéraux  voutés 
d ’arêtes ,  cœur  pentagonal  et  tour  hors  œuvre  f lanquée d ’une tour 
d ’escal ier.  el le  contenait ,  entre  autres  objets  classés  au  t itre  des 
monuments  Histor iques  :  un  retable  de  Claude bassot ,  des  v itraux  du 
16 ème s iècle,  une chaire  à  prêcher  et  une cloche fondue en 1705. 

L a  municipal ité  chois i  marcel  texier  (1890-1969),  architecte  en  chef 
des  monuments  Histor iques ,  pour  reconstruire  l ’ égl ise  mais  i l  y  travai l le 
à  t itre  pr ivé.  I l  dresse  en  1946 un avant-projet  conforme au  pra de 
f.b de  Jankowski  avec  une égl ise  qui  n’est  p lus  re l iée  à  sa  tour  que par 
la  tourel le  d ’escal ier,  l ’emplacement  de  l ’ancienne nef  étant  transformé 
en jardin  du  souvenir  avec  lanterne de  mor ts .  Ce projet  ne  soulève  pas 
l ’enthousiasme de  la  populat ion  et  est  rapidement  remis  en  cause.
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L ’ inauguration  de  la  reconstruction  de  la  v i l le  a  l ieu  le  22 mai  1955.
Le  maire  inv ite  une centaine  de  personnal ités  presque toutes  présentes 
à  la  manifestation.  Le  programme comprend ser v ice  re l igieux,  cérémonie  au  monument 

aux  mor ts ,  inauguration  des  p laces ,  rues  et  monuments  publ ics ,  v in  d ’ honneur  et  banquet , 
concer t ,  feu  d ’ar t if ice  avec  embrassement  de  la  mair ie  et  du  groupe scola ire. 
L a  journée se  termine par  un  bal  popula ire.

e xposition réal isée par la commune de Corcieux avec la col laboration scientif ique 
et technique de la région Lorraine, service de l ’ Inventaire général  du patrimoine culturel  
à l ’occasion du 60ème anniversaire de l ’ inauguration de la reconstruction de la vi l le. 

s ources : 
meDDe/mletr : ministère de l ’ecologie,  du Développement Durable et de l ’energie  
/ ministère du logement de l ’egal ité des territoires et de la rural ité 

archives départementales des Vosges, epinal (fonds du ministère de la reconstruction et  
de l ’urbanisme - 1152W) 
archives communales de Corcieux 
archives nationales,  pierref itte-sur-Seine 
Collection particul ière 1 :  mairie de Corcieux 
Collection particul ière 2 :  georges thiébaut 
Collection particul ière 3 :  paroisse de Corcieux  
Collection particul ière 4 :  pascal gérard  
Collection particul ière 5 :  bernard ferry 
Collection particul ière 6 :  antoine Vaney

n ous remercions particul ièrement les archives départementales des Vosges et 
habitants de Corcieux qui ont bien voulu nous autoriser à reproduire leurs col lections 
documentaires et plus particul ièrement ceux nous ont conf ié leurs souvenirs.

Conception :  région Lorraine – Service de l ’ Inventaire général  
recherche, textes et cartographies :  Jean-yves Henry  
photographie :  Simon durand 
graphisme :  bertrand drapier  
Impression :  déklic graphique Saint-nabord

C é r é m o n I e  d u  2 2  m a I  1 9 5 5 ,  p H o t o  L I é V a u x ,  
( c o l l e c t i o n  p a r t i c u l i è r e  1 ) .

p r o g r a m m e  d e  L a  m a n I f e S t a t I o n  
r é a L I S é  p a r  L a  C o m m u n e



                                                                                                               

s i tué  approximativement  à  son emplacement  actuel ,  l ’ancien  Hôtel 
du  Commerce fut  détruit  lors  du  s inistre  du  centre  de  Corcieux, 
le  15  novembre 194 4.  L a  propr iété  était  composée d ’un hôtel  avec 

boucher ie,  d ’un  immeuble  d ’ habitat ion,  et  d ’un  ensemble  de  bâtiments 
agr icoles  avec  jardin  en  fond de  cour.

L ’ hôtel  mitoyen de  la  boucher ie  compor te  deux  sal les  à  manger, 
une sal le  de  bar  et  cuis ine  en  rez-de-chaussée  et  15  chambres  
sur  2  niveaux. 

a l ’or igine  les  chambres  n’ étaient  équipées  que d ’un cabinet  de  toi lette 
avec  lavabo,  W.C .  et  sa l le  de  bains  étant  communs .  L’ensemble  des 
bâtiments  étaient  chauf fé  par  un  chauf fage  central  au  charbon.

L’ inspecteur de l ’urbanisme et du logement val ide le projet en 1955  
en demandant la suppression du fronton et la s implif ication de la toiture.  
Le parement de moellons de grès du rez-de-chaussée, ainsi  que les 
chaines d’angle ne seront pas réal isés.

f a ç a d e  S u r  r u e ,  p L a n  d ’ e x é C u t I o n ,  
t I r a g e  d I a z o ,  1 9 5 5  
( a r c h .  D é p.  V o s g e s ) . 

V u e  a C t u e L L e  d e  L ’ H ô t e L 
S I m o n  d u r a n d © r é g I o n  L o r r a I n e

r u e  H e n r y  e t  r u e  d e  L ’ H ô t e L  d e  V I L L e ,  
C a r t e  p o S t a L e  a  W e I C k  V e r S  1 9 3 0  
( c o l l e c t i o n  p a r t i c u l i è r e  2 ) .

L ’ H ô t e L  d u  C o m m e r C e ,   
C a r t e  p o S t a L e  C . m o u L I n  V e r S  1 9 3 0  
( c o l l e c t i o n  p a r t i c u l i è r e  1 ) .

L ’ensemble est reconstruit sur les plans des architectes 
roger ringwald et roger perrin.  Les différents corps de bâtiment 
reprennent la disposition et les fonctions des immeubles détruits.

C a r t o g r a p H I e  d e S  b â t I m e n t S  r e C o n S t r u I t S  d e  L a  p r o p r I é t é  d e  m m e  S e V r a I n ,  
a u j o u r D ’ h u i  D i V i s é e  e n  D e u x  p r o p r i é t é s  ( r o u g e  e t  r o s e ) ,  
D ’ a p r è s  l e s  D o c u m e n t s  D ’ a r c h i V e s  ( a r c h .  D é p.  V o s g e s ) .
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