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suite de contacts prolongés et de négo-
ciations entre les archivistes et les créa-

teurs/donateurs. Les fonds d'archives
privées peuvent aussi sortir de la région
où ils ont été créés, d'où l'importance
pour les archivistes d'être vigilants si
des services d'archives locaux sont plus
appropriés pour acquérir ces archives.
A cela s'ajoute la difficulté que le ré-

seautage et les relations avec les dona-
teurs privés, essentiels pour réussir un
programme de collecte dans le privé, ne
font pas partie de la formation des
archivistes ni de la théorie archivis-
tique; par conséquent ces compétences
doivent souvent être acquises sur le lieu
de travail.

Du point de vue pratique, le réseautage
avec les donateurs potentiels peut débu-
ter à l'aide d'entrevues à la radio et à la
télévision pour sensibiliser le public sur
l'importance des archives privées, à

l'aide de programmes scolaires utili-
sant les archives, de conférences pu-
bliques, de contacts avec les décideurs,
les politiciens et les sociétés généalo-
giques et historiques, ainsi qu'à l'aide
de visites privées chez les donateurs.
Certains anniversaires d'événements
ou la Journée internationale des ar-
chives, le 9 juin, peuvent aussi être uti-

lisés pour promouvoir les archives et

communiquer avec les donateurs po-
tentiels d'archives privées.

Avant la donation ou au moment de
la donation, les créateurs privés peuvent
travailler avec les archivistes, en met-
tant de l'ordre dans leurs documents,
en fonction des besoins des archivistes,
en fournissant des renseignements sur
les documents et en transférant à l'ins-
titution d'archives, les droits de pro-
priété physique et intellectuelle sans
établir de restrictions déraisonnables.
Ainsi, la collecte et les autres activités
de mise en valeur des archives privées
deviennent la responsabilité de tous
comme le recommande la DUA.

Les archivistes du groupe de travail
ayant développé la DUA ont fait rentrer
dans le contenu de la déclaration des
éléments qui leur étaient familiers et
qu'ils jugeaient importants pour sensi-
biliser le public à la cause des archives.
La DUA est le premier document à

l'échelle de la planète pouvant servir de

guide dans la collecte des archives. Elle
s'adresse à toutes les cultures et a été

traduite, jusqu'à maintenant, dans près
de 30 langues pour favoriser une au-
dience universelle.

Contact: claude.roberto@gov.ab.ca

PnVatarcb/Ve: dec Samme/ou/trag im Licht der u/e/tiveiten «//gemeinen Er/c/ärung über

Brehme

Die weltweite allgemeine Erklärung über Archive, die von der UNESCO verabschiedet

wurde, setzt Ziele für den Aufbau von Archiven fest, wie etwa die Bildung und Sicherung
des individuellen und kollektiven Gedächtnisses. Gleichzeitig lässt sie den Archivaren

jedoch die Freiheit, die zu übernehmenden Dokumente auszuwählen. Sie empfiehlt, die

Vielfalt der Trägermaterialien, die in Archiven aufbewahrt werden, und die damit ver-
bundenen Herausforderungen anzuerkennen, und erinnert an die Verantwortlichkeit
aller - Bürger, Entscheidungsträger und Archivare - für die Verwaltung und Führung
von Archiven. (Übersetzung: osj

L'archive privée: au cœur des pratiques sociales
et culturelles

Danièle Tosato-Rigo, professeur
associée, Université de Lausanne

Cette contribution esquisse l'apport des
écrits du for privé à l'analyse historique,
en renvoyant à quelques recherches
menées récemment en Suisse, relatives
à la période moderne. Elle souligne l'ac-
cès irremplaçable aux pratiques sociales
et culturelles qu'offre l'archive privée, de
même que l'indispensable contrepoids
qu'elle fournit aux documents théo-
riques, officiels et normatifs. Sont égale-
ment évoqués des projets d'inventaires
informatisés en cours, facilitant le repé-

rage de documents qui demeurent d'ac-
cès difficile.

L'archive privée: au cœur des pratiques
sociales et culturelles
L'archive privée constitue une mine
d'or pour les historiens. Les correspon-
dances, journaux personnels, livres de

raison ou de comptes, mémoires et

autobiographies qu'on y trouve offrent
en effet un accès irremplaçable aux pra-
tiques sociales et culturelles des indivi-
dus et des collectivités, dans des espaces
et des périodes donnés. Pour l'époque
dite moderne, entre le XVI" et le début
du XIX" siècle, qui nous intéresse ici
tout particulièrement, ils évoquent aus-
si ce qu'aucune interview - en direct ou
enregistrée - ni aucune séquence fil-
mée ne peut plus venir éclairer.

Dans son ouvrage intitulé «Pour une
histoire de la vie ordinaire dans le pays
de Neuchâtel sous l'Ancien Régime:
plaidoyer pour une histoire des menta-
lités à partir des écrits personnels»
(1994), Jean-Pierre Jelmini a parmi les
premiers en Suisse mis en avant la ri-
chesse des écrits du for privé pour
l'étude de la vie quotidienne et celle des

représentations. Le conservateur du
Musée d'art et d'histoire de la ville a

étayé sa démonstration en épluchant
notamment les livres de raison des agri-
culteurs de la famille Sandoz: relevés
climatiques, budgets familiaux, détails
sur la culture des terres ou les rede-
vances... il n'y a pas jusqu'à la liste
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des lessives qui ne donne des indi-
cations sur la vie matérielle des habi-
tants des Montagnes neuchâteloises au
XVIIP siècle, qui façonne leur vision
du monde.

L'écrit personnel étant par défini-
tion aussi varié que les occupations de

son scripteur, du moins celles qu'il juge
dignes d'être couchées par écrit, les

annotations d'un livre de raison peuvent
entraîner bien au-delà de l'histoire éco-

nomique. Analysés sous un autre angle,
les mêmes écrits des Sandoz, toujours
comparés à d'autres, ont nourri des

enquêtes sur la justice et l'adhésion
des administrés à ses méthodes (Phi-
lippe Henry), ou sur les pratiques de

lecture, témoignant de la pénétration
de la presse dans les campagnes au
XVIIP siècle (Michel Schlup).

Pratiques et croyances religieuses
gagnent également à être investiguées
à partir des écrits du for privé, comme
l'ont fait pour l'espace germanophone
Kaspar von Greyerz et ses doctorants.

Au discours officiel des autorités et des

représentants du clergé, qui visent à

conforter les identités confessionnelles,
cloisonnant catholiques et protestants,
l'archive privée permet d'opposer ou de

superposer des témoignages d'appro-
priation individuelle des croyances,
bien plus nuancés: on y lit les conver-
sions (et reconversions), moins rares
qu'on l'a longtemps pensé, le piétisme,
le millénarisme et d'autres mouvances
dites hétérodoxes, généralement con-
nues par les seules archives de la répres-
sion; on y trouve aussi encore au
XVIIP siècle le mélange de magique et
de religieux que pasteurs et curés
cherchent à éradiquer en vain.

Point n'est besoin de s'étendre sur
l'intérêt de l'archive privée pour éclairer
le fonctionnement des institutions.
Une lecture parallèle de registres de

conseils et de journaux personnels de

leurs membres est particulièrement
instructive: «J'ai fait les élections», ex-

plique dans son journal, à la fin du

XVIP siècle, le conseiller lausannois
Jean-Rodolphe de Loys, tandis que le

lieutenant baillival Polier de Vernand,
comme l'a montré Nicole Staremberg,
reporte dans le sien, un siècle plus tard,
toutes les affaires que le consistoire
local traite hors institution (et donc
hors registre) pour épargner la réputa-
tion des personnages concernés.

L'apport de la microhistoire
A la macrohistoire, l'échelle microhis-
torique apporte une profondeur nou-
velle, une dimension vécue, centrée sur
les acteurs, qui documente un large
éventail de possibles. Ainsi, pour
prendre un autre exemple, l'histoire des

idées et celle de l'éducation a largement
démontré le succès éditorial des traités
pédagogiques d'un Locke ou d'un Rous-

seau; mais quant à savoir dans quelle
mesure les pratiques éducatives fami-
liales ont été influencées par ces lec-

tures, et tout bonnement en quoi elles

consistent, ni les documents officiels ni

Originalen Zukunft schenken
Mikroverfilmung und Digitalisierung erfüllen gerade im Informationszeitalter den wich-

tigen Auftrag, Information rasch zugänglich zu machen. Dort aber, wo bibliographisch
wertvolle Exemplare erhalten oder Dokumente im Original archiviert werden müssen,
stellt die Mengenentsäuerung eine unverzichtbare Maßnahme eines ganzheitlichen
Bestandserhaltungskonzepts dar.

Ob gestern, heute oder morgen: Wo immer Geschichte geschrieben wird, Papier ist
dabei. Wir beraten Sie gerne auf Ihrem Weg, Geschichte zu bewahren und Originalen
eine Zukunft zu schenken.

5. Kongress Bibliothek & Information Deutschland, Leipzig
Besuchen Sie uns im CCL, Stand A09, Ebene 0

www.papersave-swiss.com
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les inventaires de bibliothèques n'y suf-
fisent. La thèse en cours de Sylvie Moret
Petrini qui étudie les pratiques d'édu-
cation domestique à l'aune des écrits du
for privé permettra d'en savoir davan-

tage sur l'outillage mental et les mé-
thodes des parents éducateurs auXVIIP
début du XIX" siècle, grâce à la décou-
verte dans des fonds de famille de jour-
naux d'éducation entièrement dédiés à

l'observation des jeunes enfants. De
même que la thèse de doctorat de

Philipp Rieder a permis d'enrichir,
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grâce à ces fonds d'archives, l'histoire
de la santé et du corps de celle des pra-
tiques thérapeutiques ô combien éclec-

tiques de Romands et Romandes du
XVIII" siècle.

Le difficile accès aux documents
Pour précieux qu'ils soient, les docu-
ments du for privé s'avèrent, hélas, tout
sauf faciles d'accès. Disséminés dans
les fonds privés des institutions pu-
bliques (sans compter ceux qui sont
restés dans les familles), ils ne bénéfi-
cient pas d'une indexation générique.
On les trouve enregistrés, quand ils le
sont, sous divers termes («diaire»,
«livre de raison», «journal», etc.). Aussi
ne s'offrent-ils à l'analyse de l'historien
qu'au terme de patientes recherches, à

chaque fois renouvelées. C'est dire l'in-
térêt des démarches d'inventarisation
informatisée de telles sources (à l'ex-

ception de la correspondance), entre-
prises dans divers pays depuis la fin des
années 80: aux Pays-Bas, tout d'abord,
à l'initiative de Rudolf Dekker, en Italie
sous la direction de Raul Mordenti qui
s'est concentré sur les livres de famille,
en France, avec la base de données «Les
écrits du for privé en France de la fin du
Moyen Age à 1914», dirigée par Jean-
Pierre Bardet et François-Joseph Rug-
giu; le dernier-né à l'étranger est le

projet Memoriapersonal initié par le

Département d'histoire moderne et

contemporaine de l'Université auto-
nome de Barcelone, puis élargi à

d'autres institutions, qui vise à dévelop-
per une base de données des écrits rédi-
gés en langue catalane entre la fin de

l'époque médiévale et le XIX" siècle,

pour la plupart numérisés.

Le modèle bâlois
En Suisse, Kaspar von Greyerz (Univer-
sité de Bâle) a élaboré dans les années

90 déjà, une base de données des écrits
personnels conservés dans les princi-
pales archives et bibliothèques de
Suisse alémanique, à l'égide du projet
FNS «Selbstzeugnisse als Quelle der
Mentalitätsgeschichte». A ce jour, il
recense 870 documents rédigés en
langue allemande. Comme la plupart
des bases européennes, la base bâloise
a été pensée comme un outil de re-
cherche. Le chercheur peut en croiser
les diverses rubriques (auteur avec don-
nées biographiques, professionnelles

et confessionnelles, date de rédaction,
nature du texte, localisation géogra-
phique et résumé du contenu). Ainsi, à

titre d'exemple, combien de pasteurs
prennent-ils la plume dans la seconde
moitié du XVII" siècle? Quelle part oc-
cupent la thématique politique, éduca-
tive ou celle de la santé dans de tels
textes?

C'est sur le modèle bâlois, et grâce à un
projet FNS déposé par la soussignée,
qu'a été initiée en 2010 une base de
données visant à recenser les textes
rédigés entre 1600 et 1830, conservés
dans des institutions publiques (ar-
chives, bibliothèques) romandes. Ela-
borée par Sylvie Moret Petrini et Fiona
Fleischner, avec la précieuse collabora-
tion des institutions dépositaires des

documents, cette base qui recense ac-
tuellement environ 500 documents se

verra sous peu réunie à la base bâloise

pour former un outil à l'échelle helvé-
tique, un nouveau projet de recherche
déposé prévoyant une extension ulté-
rieure à la Suisse italienne.

Les archives privées et les historiens
L'intérêt des historiens pour les écrits
personnels, il convient de le rappeler,
ne date bien évidemment pas d'hier. Les
archives familiales ont été promues
notamment par les sociétés d'histoire,
créées dans les divers cantons suisses
au XIX" siècle, et par leurs revues res-
pectives: telle la Revue historique vuu-
doise, organe de la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Vaud, qui a

publié dans ses colonnes d'innom-
brables fragments d'écrits du for privé,
assortis ou non de commentaires. Mais
un changement de perspective notable
s'est opéré entre ces précurseurs et les
dernières décennies duXX" siècle, mar-
quées par le développement de l'his-
toire socio-culturelle. D'une part les
historiens actuels ne choisissent plus
les documents du for privé en fonction
de grands événements qu'ils relate-
raient. Ils ne s'intéressent plus priori-
tairement aux «meilleurs textes», dûs à

de bonnes plumes. Il n'est plus ques-
tion non plus d'éditer les documents en
fonction du goût du public: un critère
qui avait conduit dans les années 1890,
parmi d'autres, le président de la Socié-
té vaudoise d'histoire Eugène Mottaz à

recomposer le journal rédigé à la fin de
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l'Ancien Régime par le pasteur François
Pichard en une partie «vaudoise» et une
partie «suisse», et à en retrancher ce qui
n'était pas jugé intéressant. D'autre
part, les historiens se sont massive-
ment départis d'une exploitation illus-
trative des textes, privilégiant une réé-
criture de l'histoire sur la base des

sources privées, dans un dialogue entre
les niveaux micro- et macrohistorique.
En d'autre termes, l'archive privée n'est
pas là pour confirmer nécessairement
les éléments connus à plus large échelle,
mais pour les vérifier, les nuancer ou
les corriger.

Conclusion
Il n'est pas exagéré d'affirmer que les
écrits du for privé constituent un réser-
voir inépuisable: chaque nouvelle géné-
ration d'historiens peut y recourir avec
de nouvelles questions, et les recherches

que ces sources permettent n'ont pas
fini de se développer: à côté de l'histoire
économique, de celle de la vie quoti-
dienne, de l'histoire de la santé ou des

pratiques religieuses, de l'éducation,
des pratiques politiques, songeons,
parmi bien d'autres, à l'histoire de la
culture de l'écrit, à celle des sentiments,
de la maternité/paternité, etc. Bien sûr,

pas plus que n'importe quelle source

historique, les écrits du for privé ne
donnent pas un accès direct aux pra-
tiques sociales et culturelles. Compte
tenu de la fascination qu'exerce tout
témoignage, il importe, au contraire, de

s'appliquer à les considérer comme des

sortes de documentaires, en les sou-
mettant inlassablement à une critique
de texte et en les contextualisant. Ceci
dit, et aussi paradoxal que cela puisse
paraître, quand elle parvient par bon-
heur jusque dans des archives pu-
bliques (ou dans des archives privées
accessibles), cette écriture «intime» ou

familiale éclaire, bien au-delà de l'his-
toire de l'individu ou de la famille
concernés, l'Histoire avec un grand H.

Contact: daniele.tosato-rigo@unil.ch

Bases de données actuellement consultables:

- wivw.egodocument.net/egodocument/
egodocuments-iSi^.btml (Pays-Bas)

- www.ecritsdu/brprive./r/accuedfrase.
btm (France)

- www.memoriapersonat.eu/browser/
index (Catalogne)

Dos Pr/Vata/rh/V; /m Zentrum soz/u/er une/ /cu/ture//er Pro/et/'/cen

Das Privatarchiv stellt eine Goldmine für Historiker dar. Briefwechsel, Tagebücher, Rech-

nungsbücher, Memoiren oder Autobiografien, die in Privatarchiven aufbewahrt werden,

ermöglichen einen einmaligen Zugang zu sozialen und kulturellen Praktiken von Indi-

viduen und Gemeinschaften in bestimmten geografischen oder zeitlichen Räumen.

Privatarchive stellen eine unerlässliche Ergänzung zu theoretischen, offiziellen oder

normativen Dokumenten dar. Dem Basler Beispiel des Professors Kaspar von Creyerz

folgend ist im jähr 2010 eine Datenbank geschaffen worden, in der zwischen 1600 und

1830 entstandene Texte gesammelt werden sollen, die in öffentlichen Einrichtungen der

Westschweiz (Archiven, Bibliotheken) aufbewahrt werden. Diese Datenbank enthält
zurzeit rund 500 Dokumente und soll in Kürze mit der Basler Datenbank zusammenge-
führt werden, um so ein gesamtschweizerisches Instrument zu bilden. Ein weiteres

Projekt sieht die Ausweitung auf die italienische Schweiz vor. (fs/L/bersetzung: osl

Une méthode proactive d'acquisition d'archives
privées: la méthode Minnesota

Gregory Nobs, assistant H ES en

archivistique, HEG Genève

L'acquisition est le processus qui a pour
but d'accroître les archives privées d'un
service d'archives, par l'achat, le don, le

dépôt, le legs ou l'échange de documents
(Lambert, 2003, p. 147). Bien que cette
fonction soit de plus en plus laissée pour
compte, surtout par les services institu-
tionnels, le besoin de préserver des ar-
chives privées est aussi valable que par
le passé. L'utilité de la méthode Minne-
sota dans un service d'archives institu-
tionnel suisse.

Introduction
La mission de l'archiviste est de «consti-
tuer la mémoire sociétale en préservant
les témoignages de toutes sortes, orga-
nisationnels et individuels, à des fins de

recherche de divers ordres: administra-
tif, historique, sociologique, géogra-
phique et même personnel» (Lambert,
2003, p. 171). Cependant, les ressources
allouées par les services d'archives pour
cette opération sont moindres et, simul-
tanément, la société crée de plus en plus
de documents, notamment à travers
l'informatique. La nécessité de planifier
les acquisitions devient par conséquent

plus importante que jamais. Pour y par-
venir, il sera nécessaire pour l'archiviste
d'adopter une méthode proactive lui
permettant d'identifier, d'évaluer et de
sélectionner dans la société les fonds
d'archives privées pertinents en vue de
leur éventuelle acquisition. La méthode
Minnesota a été élaborée dans ce but.
Ainsi, dans un premier temps, l'article
retracera le contexte de création de la
méthode, suivi de sa définition et de sa

description. Ensuite, les résultats d'une
enquête sur les pratiques en matière
d'acquisition proactive d'archives pri-
vées seront présentés. Enfin, nous dé-
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