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Dans la toile des Lumieres
Modele d'analyse des correspondants suisses de Jean
Henri Samuel Formey

Cyrille Gigandet

I. Introduction

Jean Henri Samuel Formey est le Fils de refugies huguenots installes ä

Berlin. II est ne dans cette ville en 1711. II y a passe presque toute sa vie et

y est mort en 1797. Pasteur de formation, mais aussi professeur, journaliste
et ecrivain de profession, le personnage est surtout connu comme secretaire

perpetuel de l'Academie royale de Prusse, renovee par Frederic II en 1744.

Formey occupera ce poste des 1748 et ne l'abandonnera qu'ä son deces.

Moins celebre aujourd'hui que ses contemporains et « compatriotes »

Maupertuis ou Voltaire, appeles par le roi pour diriger l'institution acade-

mique ou donner de l'eclat ä la vie intellectuelle berlinoise, sa production et

sa renommee n'ont pourtant pas ete moins grandes que les leurs en son

temps. La publication de sa Belle Wolfienne1 assure sa reputation, qu'il
entretient par une intense activite editoriale ou journalistique et en se fai-
sant l'adversaire des libres-penseurs et de Rousseau, qu'il contribue ainsi ä

faire connaitre dans le monde germanique. Cette opposition ne l'empeche
pas de participer aux encyclopedies de Paris ou d'Yverdon.

Issu du refuge, champion de la religion reformee, ecrivain eminent et
serviteur eclaire du Royaume de Prusse, Formey a entretenu une des plus
importantes correspondances d'Allemagne, essentiellement en fran5ais. II a
laisse 18'000 lettres, reparties aujourd'hui entre plusieurs fonds ä Berlin et ä

Cracovie, provenant de 1 '800 auteurs differents. L'inventaire de l'ensemble
a ete entrepris par le Forschungszentrum Europaische Aufklarung de Potsdam,

qui contribue aussi ä des publications ciblees, sous forme d'editions
partielles ou d'etudes. Sa gestion est assuree depuis peu au moyen
d'ARCANE, logiciel d'edition electronique mis au point ä Montpellier dans

le cadre d'un projet du CNRS relatif aux archives de l'Est. Cette partie, dite
passive, de la correspondance de Formey laisse supposer une portion active
equivalente, voire superieure. Forcement dispersee dans les archives publi-
ques europeennes, on en retrouve quelquefois la trace ou des exemples

1 La Haye, 1744-1753, 6 vol
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dans les papiers de provenance privee. C'est le cas en Suisse, notamment ä

Geneve, Berne et Bale et specialement pour Charles Bonnet2, Albrecht von
Haller, les Euler et autres Bernoulli3. Les liens epistolaires de ces
eminences intellectuelles sont connus, leurs lettres partiellement publiees
ou en cours d'edition. lis sont etudies depuis fort longtemps, parfois avec
des moyens financiers, humains et informatiques considerables. Mais ces
celebrites helvetiques, pour lesquelles tous les efforts ont ete consentis

jusqu'a present en raison de leur gloire scientifique internationale, ne
dispensent pas de s'interesser ä d'autres personnages moins connus qui, par
leurs activites litteraires et artistiques en Suisse ou ä l'etranger, ont eu une
renommee moindre ou plus ephemere. Dans la pratique humble de leur
metier de pasteur, libraire, precepteur, ces laisse-pour-compte de la
recherche ont joue leur role dans l'elaboration ou la diffusion de la pensee
des Lumieres.

La correspondance passive de Formey, rendue depuis peu accessible ä la
recherche, permet d'apprehender de l'exterieur, sans prejuges ni choix pre-
alables, un ensemble heterogene, disparate et flou en raison meme de la
structure de la Confederation, de la qualite mal definie de Suisse au XVIIIe
siecle et de l'exode de nombreux savants helvetiques. Elle offre l'occasion
de reperer une bonne partie des ressortissants suisses de la Republique des

Lettres, notamment tous ceux en contact avec Formey ou l'Academie de

Berlin, actifs dans une Europe des Lumieres orientee davantage ä l'Est qu'ä
l'Ouest et plus encore au Nord qu'au Sud. Elle permet de les identifier clai-
rement comme individus et, surtout, comme membres de collectivites etati-

ques, academiques, intellectuelles ou spirituelles multiples.
Cet aspect de la recherche, ainsi que le cadre administratif et scientifique

dans lequel eile s'insere, ont dejä fait l'objet de nombreuses presentations

orales et ecrites. Les developpements qu'elle a connus en deux ans et
les premiers resultats qu'elle a produits depuis avril 1998 sont dejä partiellement

accessibles4. En revanche, le modele d'analyse sur lequel elle re-

2 Candaux, Jean-Daniel Catalogue de la correspondance de Charles Bonnet conservee a la Biblio-
theque de Geneve Geneve - BPU, 1993, 139 p

3 Outre les nombreuses publications en rapport, voir les sites http //www haller unihe ch/,
http //www ub unibas ch/spez/bernoull htm et http //www birkhauser ch/books/math/euler/

4 Le projet a ete presente oralement ou sous forme dactylographiee lors de seminaires organises ä

Montpellier, Neuchätel et Lausanne Une partie de ses resultats a dejä ete exposee lors de colloque
internationaux ä Azay-le-Ferron, Dublin et Pans Parmi les publications actuellement disponibles

auquel ll a donne lieu, on se reportera ä Celles d'Andre Bandelier, directeur du projet, notamment

"Sur la correspondance de Jean Henry Samuel Formey" In Penser par lettre Actes du Colloque

d'Azay-le-Ferron, 15-17 mai 1997 Montreal, Fides, 1998, pp 205-217 "Etude d'un reseau de

relations savant au XVIIIe siecle ä 1'exemple des correspondants suisses du secretaire perpetuel de
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pose n'a jamais ete expose, sinon dans les requetes et les rapports au Fonds
national suisse de la recherche scientifique (FNRS) qui finance le projet.

II. Mode de pensee et modele d'analyse

Le projet est intitule « Etude d'un reseau savant au XVIIIe siecle: ä l'exem-
ple des correspondants suisses du secretaire perpetuel de l'Academie de

Berlin ». Son ambition consiste ä apprehender globalement ce que, faute de

mieux, on designe comme un « tissu » de relations. Les lettres ret^ues par
Formey de Suisse ou provenant des epistoliers helvetiques de l'etranger en

contact suggerent, en effet, l'existence d'un « reseau » de communication
manuscrite. Le mot est ä la mode. Son sens commun et l'image qui lui est

associee, contamines tous deux par rinformatique, ne suffisent pourtant pas
ä couvrir la realite materielle et humaine que revele une ou des corres-
pondances, surtout ä l'Age classique5. Le concept qui lui est associe,
precise au XIXe siecle par les Saint-Simoniens qui generalised son usage,
n'est pas forcement applicable non plus au siecle des Lumieres.

La metaphore reticulaire, qui nait pourtant ä ce moment-lä, ne contient

pas encore ses dimensions de connexion et d'echange qui font sa force et

son succes aujourd'hui. Cette lacune surprend d'autant plus que l'etude de

cette epoque conclut ä l'existence de systemes materiels ou d'organisations
sociales qui forment, incontestablement d'apres la perception contempo-
raine, des reseaux. Mais, paradoxalement, ils n'en portent jamais le nom. Le
paradoxe nous interroge. II entraine ä se demander si l'absence du concept
actuel associe au mot ne revele pas, en fait, l'existence d'images differentes
liees ä d'autres termes, dont l'usage et le sens remplacent avantageusement
la metaphore reticulaire. Le chapitre suivant aborde sans pretention cette

question au moyen de quelques exemples malheureusement limites ä la
France alors que notre corpus concerne surtout l'Europe germanique. La
contradiction s'explique par le fait que le concept de reseau se developpe
d'abord en frangais, alors moyen de communication international du monde

diplomatique et savant. Elle est levee, partiellement, par la presentation de

quelques resultats de notre recherche dans la seconde partie de cet article.

l'Academie de Berlin" In Pro saeculo XVIII°, N° 15, Lausanne, 1999 11 (novembre), pp 4-6

"Reseaux savants europeens au XVIIIe siecle les correspondants suisses du secretaire de

l'Academie de Berlin" In Bulletin /, [FNS] Division des sciences humaines et sociales, N° 22

Berne, 2000 03 (mars), pp 3-5

5 On lira ä ce sujet et avec profit l'excellent article de Georges Dulac "Le projet d'un Atlas de la

communication ä l'Age classique" In Penser par lettre Actes du Colloque d'Azay-le-Ferron, 15-

17 mai 1997 Montreal, Fides, 1998, pp 219-240
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Basee sur un corpus restreint aux lettres des quatre « Genevois » de

Copenhague, l'analyse des echanges entre le Danemark et la Prusse
confirme les observations resumees au prealable pour la France. Elle les

complete meme sur certains points. Son objectif consiste neanmoins surtout
ä fournir quelques exemples de production du Systeme informatique
developpe en fonction du modele d'etude afin de documenter, gerer et

analyser l'ensemble du corpus.
L'analyse du document epistolaire est relativement complexe, notam-

ment pour le XVIIIe siecle. L'usage, la diffusion et le sens de la lettre y
sont assez differents de ceux d'aujourd'hui. Cette complexity et cette
difference sont apparues des l'etude d'un ensemble reduit ä quelques lettres
d'Emer de Vattel et de Frederic-Guillaume de Montmollin, recueillies par
Andre Bandelier ä Berlin en 1994. Soumis ä mon appreciation l'annee sui-

vante, au moment oü je commen9ais ä travailler ä l'edition critique de la
correspondance echangee de 1938 ä 1968 entre Edith Boissonnas et Jean

Paulhan6, ce petit corpus a servi ä construire un modele experimental,
realise dans l'environnement et le logiciel que je maitrisais alors le mieux, ä

savoir MS-DOS et Dbase. Fort de cette experience, neanmoins limitee ä un
echange epistolaire reciproque, et de celle de l'edition du Journal de Theo-
phile-Remy Frene7, un Systeme d'analyse a ete construit en fonction du

6 Edition toujours en cours, quoique momentanement suspendue A defaut on pourra consulter

Gigandet, Cyrille, « La correspondance de Jean Paulhan des archives d'Edith Boissonnas" In

Revue de VAIRE, bulletin de 1'association interdisciplinaire de recherche sur 1'epistolaire N° 22,

[Pans], AIRE, 1999 Hiver - Pnntemps, pp 65-67 et Hommage a Edith et a Charles Boissonnas

Autour de la NRF et du college de Sociologie Realise par Cyrille Gigandet sous la direction de

Jean Bone Recueil de Travaux publies par la Faculte des Lettres et Sciences humaines, 45eme

fascicule, Neuchätel, Universite de Neuchätel, 1998, 159 p

7 Frene, Theophile Remy, Journal de ma vie Edition preparee par Andre Bandeher, Cyrille Gigandet

et Pierre-Yves Moeschler, avec la collaboration de Violaine Spichiger, Porrentruy-Bienne, Societe

jurassienne d'Emultation-Ed Intervalles, 1993-1994, 5 vol Cette entrepnse editonale, lancee grace
ä un projet du FNRS, a commence en 1984 en utilisant d'abord des moyens traditionnels copie ä la

main du document original et dactylographie ä la machine ä ecnre, remplacees tres vite par une

transcription informatique du manuscnt, reproduit sous forme de diapositives Les versions succes-

sives du texte, transcnt en premier lieu au moyen d'un ordinateur Rainbow de Digital fonctionnant

sous CPM, ont ete adaptees au developpement tres rapide du programme de traitement de texte

Wordperfect et de 1'informatique personnelle en general, notamment le passage sous MsDos La

gestion des volumineux index, composes comme moyens d'etude ou de documentation et qui for-
ment le volume 5 de l'edition finale, a ete realisee en Dbase et au moyen d'un des premiers ordina-

teurs portables apparus sur le marche Le Toshiba T3200, que j'ai achete en 1988 et qui fonctionne

encore, a servi ä reahser la version finale du Journal, dans la version 5 1 de Wordperfect, transmise

ä l'entrepnse Demotec en 1992 pour la composition, la mise en page et la realisation des films
d'impression
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modele et apres avoir pris la mesure du type de documents ä traiter. Le defi
consistait ä utiliser systematiquement l'informatique en reponse aux
exigences posees au prealable par la modelisation. II a conduit ä imaginer un
ensemble de bases de donnees independantes, reliees neanmoins entre elles

au moyen de champs de references et de renvois, ä defaut de liens automa-
tiques difficilement realisables en Dbase sans programmation. D'autres
rubriques servaient ä enregistrer les chemins d'acces et le noms des fichiers
de transcriptions ou d'images correspondants aux donnees, crees dans les

logiciels idoines et conserves dans divers formats. L'ensemble devait faci-
liter la gestion d'une documentation extensible, d'un corpus aux dimensions
inconnues alors, et d'instruments d'analyse elabores sous forme d'index
onomastique, geographique et culturel, en fonction des buts initiaux fixes ä

la recherche. A priori et en resume, l'ambition consistait ä ne negliger
aucun des multiples aspects reveles par le document epistolaire, tant par sa

forme, les signes exterieurs de sa circulation, que par son contenu ou
encore, element non negligeable, par sa diffusion possible et sa publication
eventuelle, anterieure ou posterieure ä la recherche.

Pour que le Systeme analytique fonctionne conformement au modele, il
fallait qu'il possede lui-meme les caracteristiques essentielles du reseau, ou
de la correspondance, decrites plus loin. L'ensemble de bases de donnees,
de fichiers de texte ou d'images serait done constamment adaptable, extensible

et capable de fournir sur demande, au besoin, les informations les plus
completes et les plus süres possible compte tenu des moyens informatiques
mis en oeuvre et de l'avancement des travaux. Surtout, il autoriserait les

echanges avec des ordinateurs et des logiciels differents ainsi que des

connexions futures avec d'autres bases de donnees constitutes par des

equipes de recherche travaillant sur des corpus paralleles. Les contraintes
financieres, materielles et humaines sur lequel il reposait etaient, cepen-
dant, tres severes. Elles le restreignaient ä deux collaborateurs engages ä

plein temps pendant deux ans, travaillant dans des lieux disperses, parfois ä

domicile, sur differents types d'ordinateurs et de logiciels et possedant aussi

bien des competences informatiques que des ambitions scientifiques diverses.

Elles imposaient de laisser ä chacun une grande liberte, en for5ant tout
le monde ä une extreme rigueur dans la saisie, l'organisation et la sauve-
garde des donnees. La qualite des productions du modele, sous forme d'in-
ventaires, d'instruments d'analyse, d'index, d'editions partielles de
documents numerises ou transcrits fournis par le Systeme informatique en de
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pendait. Celle des syntheses, partielles ou finale, sous forme d'articles ou
d'un ouvrage, n'en serait que meilleure, independamment des qualites propres

ä leurs auteurs.
Les publications annoncees permettront de mesurer prochainement une

partie des resultats, limites cependant ä des personnages ou ä une themati-

que centres sur Geneve ou aux ressortissants genevois exiles au
Danemark8. D'autres suivront, en rapport avec ce premier groupe ou ä un
deuxieme, constitue autour de Bäle et des Bälois exiles, dont le traitement
des lettres est pratiquement acheve. L'etude des documents appartenant au
troisieme groupe, qui comprend Bernois, sujets vaudois et allies neuchä-
telois ou de l'Eveche de Bäle, a commence depuis peu. Elle devrait etre
terminee au plus tard en fevrier 2001, dernier delai fixe par le budget ä

l'engagement salarie des collaborateurs. D'ici lä, le fonctionnement du

Systeme pourra etre teste globalement et utilise sur 1'ensemble des donnees
recueillies. II devrait deboucher sur une publication originale. Son but
premier consiste, en effet, ä mettre en evidence les aspects particuliers ou
propres ä 1'ensemble humain, documentaire et ideologique qui definissent le

reseau helvetique ou qui l'animent. Cet objectif implique, secondairement

ou accessoirement, une reflexion sur l'origine, le developpement et l'utili-
sation de la metaphore reticulaire. Appliquee ä la realite de l'Ancien
Regime et ä la pensee des Lumieres, la notion de reseau est, en effet, peut-
etre trompeuse, voire anachronique.

Une chose est dejä süre cependant: le Systeme informatique construit en
fonction du modele a repondu aux attentes de fonctionnalite et d'adaptation
placees en lui. Sa conversion sous Windows et en Filemaker, dont la
presentation detaillee fait l'objet du chapitre IV suivant, a ete aisee. Elle a

meme facilite grandement la gestion des references et des renvois entre les

rubriques au moyen de liens entre bases de donnees. Les scripts, sorte de

commandes automatiques composees par l'utilisateur d'apres ses besoins et
d'autres fonctionnalites du programme, ont simplifie la connexion entre les

8 Gigandet, Cyrille " arracher quelque portion de ces odieuses härteres qui nous divisent

analyse des prefaces aux traductions nordiques du Genevois Paul Henri Mallet" Article presente

sous forme d'expose et de resume lors du Congres de Dublin (juillet 1999), dans le cadre de la table

ronde sur les traducteurs huguenots, dingee par A McKenna et J Haseler [Pans!, [Champion!, [ ä

paraitre en 20011 Voir aussi le resume, pour autant qu'il soit accessible, sur le site

http //www vfl8 org/dublin_99/etc Bandelier, Andre, Sester, Christian "Science et religion chez

quelques correspondants helvetiques de PAcademie de Berlin " Communication presentee le 8 avnl
2000 au Centre culturel luthenen de Pans dans le cadre de lajournee d'etudes de la Fondation de

Felice consacree au pluralisme culturel de FEncyclopedie d'Yverdon [Paris!, [ä paraitre vraisem-
blablement chez Champion!
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fiches et les fichiers de textes et d'images correspondants. Par ailleurs, le

Systeme s'est revele parfaitement adapte, moyennant quelques modifications

mineures, ä l'etude detaillee ou la publication d'un document tres
different d'une correspondance sur lequel il a ete teste9. Le transfert sur le
serveur du SIDOS10, institution qui nous a offert gratuitement des espaces
de sauvegarde, sera le prochain defi. Les donnees recueillies en cours de
recherche y seront deposees et conservees11. Ce depot representera un
nouveau test d'adaptation du Systeme ä des logiciels et des ordinateurs
d'une autre dimension. II mettra progressivement ä disposition de la com-
munaute scientifique un acces direct ä l'ensemble de la documentation, des

textes numerises et transcrits ainsi qu'aux instruments d'analyse qui les

accompagnent.

III. La correspondance comme image du reseau

Jusqu'au debut du XVIIIe siecle, le terme de reseau ne designe rien d'autre

qu'un maillage textile, un enchevetrement plus ou moins regulier de fils
formant un tissu ou une toile. La medecine s'en empare alors et l'applique
metaphoriquement au corps humain pour illustrer le Systeme des veines et
des arteres ou celui des nerfs. Mais l'image reste statique, comparable ä

celle de l'arbre: eile ne contient pas encore les notions fondamentales de

circulation, du sang par exemple, et d'echanges qu'elle prendra au debut du
siecle suivant. Limites d'abord au vocabulaire biologique et medical, le
terme et le concept seront progressivement etendus ä tous les domaines de

la vie economique et sociale, notamment par les Saint-Simoniens. Pour ces

derniers, « le double principe de la multiplicity des relations et de la circulation

genere les idees et les projets les plus grandioses. A priori, tout peut
etre mis en relation avec tout et engendrer un mouvement de circulation des

personnes, des biens, des capitaux, des idees, du savoir. Ce principe

9 Cuenat, Jean-Pierre, [Livre de comptes et Journal (1640-1659)1 Manuscrit B 133/ 50 Archives de

l'ancien Eveche de Bale (AAEB), Porrentruy, publie tres partiellement par Quiquerez, Auguste
« Notice histonque sur Bellelay » In Actes de la Societe jurassienne dEmulation, 1857, pp 98-

111, analyse par Saucy Histoire de Vancienne abbaye de Bellelay (pp 148-160, de la reedition de

1958) et par Gigandet, Cyrille « Bellelay, histoire d'une ancienne abbaye de Premontre » In

Intervalles, revue culturelle du Jura bernois et de Bienne, N° 15, 1986, pp 82-87

10 Service suisse d'information et d'archivage de donnees pour les sciences sociales, ruelle Vaucher

13, CH-2000 Neuchätel WWW-SIDOS unine eh Cette reference me donne l'occasion de remercier
cette institution pour son appui, en particulier M Reto Hadorn

11 Le FNRS a accepte une prolongation de quatre mois pour realiser ce transfert, qui sera realise au

pnntemps 2001
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s'accompagne d'ailleurs chez Saint-Simon d'une pensee originale sur la
contradiction entre solide et fluide. La contradiction tient au fait que
l'organisation implique une certaine solidite alors que la fluidite est neces-
saire ä la vie, ä ses changements incessants. Elle trouve sa resolution dans

une circulation (fluide) ä travers des tuyaux, des tubes, des canaux, des

vaisseaux, caracteristiques d'une structure solide. »12

Durant tout le siecle precedent on assiste bien ä un developpement pro-
gressif de structures et d'infrastructures qui ressemblent ä des reseaux. Mais
ils n'en portent jamais le nom. C'est le cas notamment dans le domaine de

l'amenagement du territoire. La construction des routes, des canaux, des

ouvrages de defense, d'adduction d'eau et l'assainissement des villes se

realise sans recourir au concept, du moins en France. Le developpement
des axes routiers est domine par une vision locale que Ton retrouve sur les

cartes et les plans, oü les chemins apparaissent seulement comme un
element du paysage, sans indication de la circulation qu'ils generent, ni
hierarchisation. II en va de meme pour le Systeme de defense, con5u pour-
tant des 1732 en France. Le terme de reseau ne s'impose que vers 1825

pour le designer, notamment par le fait que la conception des ouvrages
militaires prend dorenavant en consideration les connexions entre eux, par
route ou par voie fluviale, plus tard par chemin de fer. L'evolution semble
avoir ete ä peine plus rapide en ce qui concerne l'alimentation en eau potable

et l'elimination des egouts, peut-etre parce que la construction de
canalisations impose la vision d'une circulation de liquides et la resolution de

problemes hydrauliques. Neanmoins, ici encore, les ingenieurs du XVIIIe
ignorent le terme de reseau. Jusqu'au debut du siecle suivant, ils utiliseront
le mot de « ligne », dont l'organisation n'est pas vue autrement que sous la
forme d'un arbre. L'image dominante reste celle de ramifications toujours
plus petites fournissant l'eau potable ä partir d'une source principale ou, ä

l'inverse, de canalisations de plus en plus grandes eliminant les egouts vers
un collecteur naturel.

Le paradoxe terminologique apparait d'autant plus grand que « sans que
le mot füt employe, un authentique reseau innervait dejä depuis bien long-
temps le < corps > national fran5ais. La poste, dont le principe etait dejä mis
en oeuvre par les Celtes, fut tres tot, en tout cas des le XVe siecle, organisee
comme un reseau etendu ä 1'ensemble du territoire national. Soigneusement
reglemente, accelere sous Louis XI par la multiplication des relais, le

12 Dupuy, Gabriel "Reseau (philosophie de 1'organisation)" In Encyclopedia Universalis CDrom

Version 5 Pans, 1999 Ci-apres EU 1999 reseau
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Systeme est de plus en plus performant et de plus en plus utilise. »13 « Sous

Henri IV, l'Etat cree un reseau national de courriers royaux auquel les

particuliers peuvent, ä partir de 1603, confier leurs missives; reseau encore
embryonnaire, il laisse l'essentiel de la täche aux courriers prives et aux
occasionnels. A partir de 1627, Richelieu cree des < ordinaires >, liaisons
postales regulieres entre Paris et les capitales provinciales, puis une
extension du reseau se dessine ä partir de 1640. Des lors, on pourra ecrire
une lettre en sachant qu'elle sera acheminee en peu de jours. II en ira de

meme pour la reponse, et selon une periodicite stable. »14

« Au moment de la Revolution frangaise, le service est tout ä fait remar-
quable pour les conditions de l'epoque. Que Ton songe ä la centaine de

grands courriers quittant chaque jour Paris pour rejoindre Brest, Bordeaux
ou Toulouse en moins de sept jours! Que Ton songe qu'ä la meme epoque
tout habitant de la campagne se trouve ä moins d'une demi-journee de
marche d'un point de communication oü il peut envoyer ou recevoir une
lettre! En d'autres termes, ä la lumiere de la metaphore anatomique qui, au
debut du XIVe [sie!] siecle, instaure le reseau, le service de la poste merite
sans conteste le nom, qu'on ne tardera guere ä lui attribuer, de reseau
postal. »15

La correspondance, qui repose en partie sur la poste, s'apparente done
bien au reseau, qu'elle soit commerciale, diplomatique ou litteraire. Sa

definition et son etude ne se satisfont pourtant pas non plus de la constata-
tion prealable de l'existence d'un (bon) Systeme postal et, grace ä lui, de

possibilites etendues de communication. Elles conduisent tres vite ä decou-
vrir que les echanges, par lettre ou par paquet, empruntent des voies parfois
tres etranges, bien eloignees des courriers directs et rapides ä cheval, qui
sont chers et que l'on utilise seulement faute de mieux. Elles laissent sup-
poser ou imaginer des circuits paralleles, independants des entreprises
publiques ou privees qui monopolisent le transport des personnes et des

marchandises, reposant sur la famille, le milieu social, l'environnement, les

contacts individuels exterieurs, la fonetion que l'on exerce dans une institution

publique ou une entreprise privee.

13 Ibidem
14 Viala, Alain "La litterature epistolaire" In Encyclopedia Universalis CDrom Version 5 [Paris!

Ci-apres EU 1999 litterature epistolaire
15 Dupuy, Gabriel EU 1999 reseau La reference au XIVe siecle etonne Au debut de son article, G

Dupuy insiste sur le fait qu'au XVIIe siecle le reseau designe toujours un tissu ä mailles larges et

que ce n'est qu'au XVIIIe que le terme prend son sens metaphorique par son utilisation en anatomie

et son extension au vocabulaire medical
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Dans ce sens, un correspondant du XVIIIe siecle n'est pas seulement

une personne avec laquelle on communique ä intervalle regulier des
informations privilegiees, voire intimes. II apparait d'abord et peut-etre avant
tout comme un connecteur, que Ton pourra « activer » au besoin et dans des

buts tres divers suivant des degres de confiance, de connivence, d'intimite
variables. Sa fonction peut se limiter ä celle d'un intermediaire postal, d'un
facteur si Ton veut, avec cette difference cependant que les echanges qu'il
permet avec un tiers reposent sur une confidentiality assuree et une
confiance mutuelle qui doivent etre regulierement entretenues. Dans ce cas,
eile s'etendra avec le temps ä d'autres services allant de l'acheminement
d'un livre ou d'un libelle interdit jusqu'ä la recherche d'un valet ou d'une

servante, en passant par la commande de marchandises ou la reception de

lettres de change. La correspondance litteraire, du moins celle qui anime la
Republique des Lettres autour de l'Academie de Berlin par l'intermediaire
de son secretaire perpetuel, n'echappe pas ä cette constatation initiale. Elle
laisse aussi entrevoir une interconnexion entre de multiples reseaux, con-
stitues prealablement autour des families du Refuge Protestant, des mar-
chands internationaux frequentant les grandes foires europeennes, des

banques, des services diplomatiques, des loges mat^onniques ou encore de

ce que l'on a appele « l'internationale des pasteurs ». Dans cet environne-
ment foisonnant, sa particularity apparait neanmoins, aussi bien dans les

liens qu'elle entretient entre les institutions academiques europeennes que
dans les echanges de manuscrits et d'imprimes qu'elle genere, notamment

par l'intermediaire du circuit des imprimeurs-libraires.
La lettre, ainsi que les documents annexes qui l'accompagnent souvent

et auxquels eile fait reference, constitue done bien le vecteur d'une
information litteraire privilegiee circulant dans un reseau epistolaire oü chaque
correspondant est ä la fois source, recepteur et connecteur. Sa diffusion
peut meme s'etendre ä un groupe proche du destinataire, par une lecture en
famille ou dans un cercle d'amis. La distribution de copies ou la publication
d'extraits dans les journaux ou en volume ne sont pas rares non plus. Les
nouvelles ä la main, la presse et le livre prolongent encore la pratique et la
diffusion epistolaires ä des milieux cibles ou ä un large public. Cet elargis-
sement transforme le contenu et la forme de la lettre. II donne tout son sens

au terme de correspondance. Relais ou transit, point de rencontre entre
plusieurs lignes qui imposent un arret, un changement, tout en laissant la
possibility de poursuivre, la correspondance prendrait alors la valeur que
l'on attribue aujourd'hui ä la terminologie reticulaire.
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IV. La lettre dans tous ses etats de traitement

D'un point de vue informatique, le projet « Formey » consiste ä gerer, trai-
ter et analyser une grande quantite de donnees, provenant pour la plupart de

documents originaux, numerises et transcrits. Schematiquement, il est

possible de definir trois domaines de documentation, de gestion et d'in-
strumentation, correspondant ä autant d'etapes de la recherche, subdivisees
elles-memes en plusieurs phases (inventaire, numerisation, transcription,
indexation, etc.). L'analyse peut etre menee en traitant successivement
chaque lettre du debut ä la fin, ou en realisant en parallele une, deux ou
trois phases (numerisation, transcription et inventaire par exemple), sur une
partie ou l'ensemble du corpus. Si les credits et les moyens informatiques
l'avaient permis, le Systeme aurait pu fonctionner en reseau. Dans ce cas,
deux ou plusieurs Operateurs auraient pu travailler en meme temps sur les

memes bases, ä partir d'ordinateurs distants.
Le but des operations est de reunir le maximum d'informations externes

et internes sur chaque lettre. II vise ä enrichir qualitativement le document
original d'une « plus-value » qui peut se limiter ä la numerisation, s'etendre
ä la transcription diplomatique et aller jusqu'ä une indexation complete du
texte ou ä une etude minutieuse du contenu. L'essentiel est de ne pas re-
streindre ä chaque etape l'etendue du champ d'analyse ideal defini par le
modele, concretise par le Systeme informatique represents dans le tableau 1

et qui se compose de fichiers d'images ou de textes, de bases de donnees et
de liens.

Pour atteindre les buts ideaux du modele, il s'agit d'abord de rassembler
et d'organiser la documentation sur laquelle s'appuie notre etude. II faut,
notamment, preciser le corpus auquel eile s'alimente tout en tenant compte
d'autres travaux, publies ou en cours, sur des sujets proches ou connexes.
Dans ce sens, la lettre manuscrite est consideree comme une source
d'information parmi d'autres, s'inserant dans une masse documentaire en
constante extension, dont on tire en particulier des informations generates
sur les correspondants suisses de Formey ainsi que sur les lieux, les institutions

ou les milieux qu'ils ont frequentes.
La documentation s'organise essentiellement sous trois formes - biblio-

graphique, biographique et geographique - correspondant chacune ä un
fichier independant de donnees. Les fiches sont reliees entre elles au moyen
de liens numeriques, de rubriques communes, de references ou de renvois.
Les etudes imprimees et les dictionnaires, recenses dans une bibliographie
generale, alimentent ainsi des notices biographiques et geographiques in-
dependantes. Les inventaires separes des lieux et des institutions (ä ce Stade
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les maisons d'edition, par exemple) et des personnes (dans ce cas surtout
les auteurs) rassemblent dejä des informations utiles, dans lesquelles l'op-
erateur puise avantageusement pour enregistrer une source, un livre ou un
article. Mais ces trois fichiers servent avant tout de base documentaire ä

l'inventaire et ä la description du document qui sera decrit, numerise et
transcrit immediatement apres son enregistrement comme source dans la
bibliographic, ou ulterieurement. lis interviennent finalement dans la
composition des instruments d'analyse, constitues dans ce cas ä partir des

transcriptions des lettres.

Etude d'un reseau savant au XVIIIe siecle
A l'exemple des correspondents suisses de Jean Henry Samuel Formey

| Modele de documentation, de gestion, cTinventaire et d'analyse de correspondances |

Documentation

CFOO-BIOG

Notices
biographiques

«
<—*

CF01-BIBL

Bibliographie

CF08-LIEU

Notices

geographiqueS'j"
*

Liens entre fichiers

— forts

faibles

gestion, inventaire et transcription
des manuscrits et de leurs images

CF02-COPA

Inventaire de la

correspondance
passive
(lettres regues par:)

Copies
des

transcriptions

Formey, Jean Henri Samue'; |

Images
des manuscrits

Fichiers
de transcription

Instrumentation

INDE-ONOM

v* Index des

personnes

CF04-DOAN

Documents
annexes cites

CF03-COAC

Inventaire virtuel
de la correspondance

active

CF06-REFE

References
-> culturelles

INDE-LIEU

Index des
Lieux

circuit de 1'information
< sens >

«< intensite »>

Tableau 1 Representation schematique du Systeme informatique compose ä partir du modele

La seconde etape vise ä identifier de maniere precise et detaillee chacun
des documents retenus pour former un corpus specifique mais variable
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aussi bien en quantite qu'en qualite, suivant les choix qui sont operes en

cours de recherche. Le Systeme offre la possibility de restreindre l'analyse ä

la composition d'inventaires, reposant sur une description d'elements
formels, ou de la prolonger dans l'une ou l'autre direction. Dans ce second

cas, la transcription, integrale et diplomatique, represente un gage de

qualite et de fiabilite pour la production finale. Elle multiplie en effet les

possibilites d'editions et d'analyses futures, forcement restreintes par le
choix de simples extraits ou d'une version modernisee. En bref, elle

menage l'avenir sans elever les problemes qu'elle pose actuellement ä la
recherche sur un texte ecrit dans une langue ancienne ou etrangere en
obstacles insurmontables.

La fiche d'inventaire et de description du document constitue l'unite
d'analyse. Elle s'apparente ä une lettre, representee sous deux formes: la
transcription et la copie numerique de l'original. La premiere est conservee
dans un fichier separe, la seconde sauvegardee en un nombre variable de

« fichiers-images » independants correspondants aux differentes pages du
manuscrit. Le fichier d'inventaire de la correspondance passive a done une
triple fonction. II sert en premier lieu, avec l'aide de la documentation, ä

decrire le document afin d'identifier son auteur et son destinataire, de re-

perer les lieux et les dates d'envoi, de reception ou d'acheminement du cour-
rier, etc. II est utilise ensuite comme connecteur entre les bases de donnees

et les fichiers separes de textes et d'images. II offre enfin, par la conservation

d'une copie brute de la transcription dans la fiche d'inventaire corres-
pondante, un moyen de recherche prealable, quoique limite pour des rai-
sons exposees plus loin, ä l'instrumentation. Ces fonctionnalites et d'autres

en rapport avec l'edition, l'impression des images et des textes, l'exportation
des donnees, la gestion de l'ensemble des fichiers, des liens et des rubriques
qui le composent font de lui le centre du Systeme.

Realise de la sorte, l'inventaire de la correspondance passive offre dejä
des possibilites de recherche et de classement etendues. II permet des tris et
des selections multiples, aussi bien sur les elements d'identification du
document (auteur et destinataire, lieux et dates d'envoi ou de reception) que
sur son type et les signes d'envoi (billet, lettre, cachet, coüt postal), les
formes ou formules epistolaires (adresse, titulature, signature, datation). Tous
les mots ou groupes de mots qui forment le contenu du document sont
meme susceptibles d'etre reperes par son intermediate, avec quelques
precautions ou restrictions toutefois. L'orthographe, la syntaxe et la ponc-
tuation n'ayant pas ete modernisees, les recherches sur les composants tex-
tuels risquent de produire des resultats decevants ou inattendus, ä moins de

les etendre ä plusieurs formes orthographiques ou syntaxiques. Elles se
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revelent egalement insuffisantes lorsqu'elles visent ä reunir des informations

dispersees entre tous les documents, mais qui se rapportent ä un
meme personnage, ä un meme lieu, ä une meme institution, ä un meme
objet (livre, journal, par exemple) ou ä une meme idee. Tous ces elements
sont rarement cites de maniere identique chaque fois qu'ils apparaissent
dans le texte, comme reference ou comme annexe. La difficulty est d'autant

plus grande que le corpus est compose de documents provenant de nom-
breux auteurs, s'exprimant chacun dans un style ou une langue differents, et

qu'ils s'etendent sur une periode assez longue couvrant deux, voire trois
generations. Elle est cependant limitee par l'usage presque systematique du

fran5ais comme moyen commun de communication. L'obstacle n'en sub-
siste pas moins. Le contourner impose de realiser des instruments com-
plementaires d'analyse, notamment pour atteindre les buts fixes initiale-
ment ä la recherche. Le modele en a prevu sept, plus ou moins classiques,
en fonction des caracteristiques propres aux lettres et en prevision d'autres
besoins eventuels. La realisation de ces moyens auxiliaires d'instrumenta-
tion forme la troisieme etape de l'etude. II en sera question plus loin.

Fiche biographique de. Mallet Paul Henri

Ne ä (=lien avec le fichier geographique). [Geneve]

Liste partielle des oeuvres dejä recensees (=lien avec fichier bibliographique):

1 Poemcs, destines au "Journal de formey"
2 Pütt! Henri Wallet I 730 - 1807 Historiker jems llg >j Forme\ [7 Icllics a

3 Wallet Paul Hem// 1730 - 1HO7/ !h>tonket 11<arme) 26 [12 lettics a

4 Wallet [24 lettres a I-ormey - notice ]

5 Discours prononce a rouvertuic des lemons pubhques de belles-letties

6 I etlre sur M de 1 lolbcrg

Bcilm0

Balm Staatsbibholck

Berlin. Staatsbibhotek

Craeovie - Bibliotheque

Copenhague 0

Berlin7

1751-1752°

1751-1757

1751 1758

1751-1763

1753

1754°08 (doül)

Liste partielle des lettres dejä mventoriees (=lien avec l'inventaire de la correspondance passive)-

Vcines. Jacob

formey, Jean Henri Samuel

Formey, Jean Henn Samuel

formev, Jean Henn Samuel

Formey, lean I lenri Samuel

Formey, lean Henn Samuel

CH (GL) [Geneve]

CI! (Gl Geneve

CH (GF) Geneve

CH (GL) Geneve

CH(GF) Gcncvc

CH (GF) [Geneve]

1748°- 1749

1751 02 26

1751 04 30

1751 06 22

1751 07 26

1751 08 -09°

MalPIl-JVOl doc

MallPI 101 doc

Mal!PIIÖ2 doc

MallPI133 doc

MallPI 129 doc

MallPT 125 doc

Tableau 2: Exemple de liens entre quatre fichiers illustrant les possibilites de modification et de consultation

des fiches geographiques, bibliographiques et epistolaires ä partir de la fiche biographique d'un

correspondant

Auparavant, il convient de s'arreter sur les liens qui unissent ces quatre
premiers fichiers (CF00-BIOG, CF01-BIBL, CF02-COPA, CF08-LIEU).
Les informations recueillies dans les notices biographiques servent ä identi-
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fier l'auteur et le destinataire de la lettre. Elles permettent plus precisement
d'associer une titulature (Monsieur, honore Confrere, eher Frere, etc.) et
une signature, parfois ambigue, ä des donnees personnelles, qui s'enrichis-
sent en meme temps de l'inventaire des lettres qui s'y rapportent. Le tableau
2, tire de la fiche biographique de Paul-Henri Mallet, illustre l'enrichisse-
ment qu'apporte ä sa notice l'inventaire de ses lettres et de ses oeuvres. Les
facilites de selection, de consultation et de modification qu'offrent les liens
entre ces fichiers ne sont malheureusement pas visibles. Elles sont realisees

au moyen de commandes enregistrees, qui ouvrent automatiquement le
fichier lie et selectionnent toutes les fiches, bibliographiques par exemple,
associees ä la notice biographique consultee. De tels scripts facilitent la
« navigation » entre les bases et la modification des donnees de leurs rubri-
ques respectives.

D'autres liens associent encore les fichiers. Les fiches des fonds d'archi-
ves oh sont deposes les documents originaux sont enrichies de la meme
maniere que les notices biographiques par l'inventaire de la corres-
pondance. Les sources bibliographiques sont completees au fur et ä mesure

par la liste et la description des documents (epistolaires) qu'elles contien-
nent. Les notices geographiques servent, elles, de moyen d'identification
des lieux d'envoi, de reception, eventuellement de transit du courrier. Elles
sont alimentees ä leur tour, comme les notices biographiques et bibliographiques

d'ailleurs, au moment de 1'instrumentation par les extraits des

textes oh les noms qui s'y rapportent apparaissent sous diverses formes
orthographiques et syntaxiques. Ces liens, sur lesquels nous reviendrons,
sont done, dans un sens, un support ou une aide ä l'identification des per-
sonnes, des lieux ou des oeuvres. En sens inverse, ils deviennent progressi-
vement un important moyen d'etude par l'identification des personnages,
des lieux et des references culturelles mentionnees. En identifiant ces

elements, qui apparaissent regulierement mais presque chaque fois sous
une forme differente, la liaison opere un regroupement automatique des

extraits retenus pour indexation. A terme, la fiche biographique, geogra-
phique ou bibliographique autorise une consultation instantanee de toutes
les mentions textuelles qui s'y rapportent. Les etudes qu'elle offre de la
sorte dans le domaine de la toponymie, des institutions ou du livre par
exemple se devinent aisement. Le modele laisse le choix de les mener dans

une direction ou une autre, en les appuyant sur une base exhaustive ou
partielle d'index, d'extraits et de references.
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M onsieir

La graide rQptaibn <d>ntvote JcmmalpuUa si
jiafetLtQeä/ mi motif ispissartpour euhaler cy aroir
pieeyqie g mefäte/qe tz>us «crserezä. femerig qil
yasare dute am gune <tme &¥. qe moi dvous
ervojerqueSjuespjQces dns edeseii.Je ®is 0
mer^eÜequ' SLe e pur r>ntobt©ir efhoneurque d
vQre nüulgence/ fe putQtre d k\artage qufelds <nt d
vaas0te peffirtQes eus/ dsacspicesdeM r.Pesc triebet
enmQme teis que as direMr .Verne# my aatssi ®
qcelque fagn at<ni§,scit prlalpprdDaibn quil embüe

l©r/aroird>nn[]e ,soi1parce qe abjerveüance gur
moi üi afit fkedn ma fvaerr, re me neon m artiart
aipr[^ dvous dnssesderrQre dtr®/ (fete
reomm andation mfed rifminentpr@EiBe,et£ ja\ods d
bcnheur/d b psdetrur^iar mes BrsbdQequeM r.
Verst tz>us adnnQ d moi/jem'appJauürds
<iafminent> pis encoredbbtai: nie gacedars •@tre'
eädme qepaitaitaidurg Lecrconstaces § g me

tcuve re nettart/ dnsuneegpece d f|cess CI de
ctereter uplqe erfe dfetafclisement brsde ia ptig
vous pourreregrofer ®soihaitcaa m e etant a peu
iidre^J,mas jepds tz>us asurerMonsrerrque
<?ldmi£> fednirabn/ qe mbnttoQpurs acd tz>s

owraops, & tz>s Lm rQ^s SipQrLar® ,© et<fe> le
s®]<e> etvertäüeprmcpe. ätrbnneur §tea\ec eL

dQzo[Jneit dplas rqpectheux, tefeätime dplasparfatfe

M onsrerr V0tre bm bte

ettß djQisantSeruteu:
De GerQve ce26 .Fevr. 3751

P.H.M aldt

Tableau 3 Copie numerique et transcription d'une lettre, visualisees ä partir du fichier d'inventaire de la

correspondance passive

L'information qui circule grace aux liens et aux transferts automatiques de

donnees ä travers le Systeme est done orientee differemment suivant le but

que Ton fixe ä l'analyse et l'etape dans laquelle on se trouve. Par consequent,

son volume et son intensite varient en fonction de l'importance ou du
nombre de liaisons. De ce point de vue, le fichier d'inventaire de la corres-
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pondance passive represente le centre et le coeur du Systeme. Sans etre
forcement le plus volumineux, c'est par lui que transitent le plus d'informa-
tions. II est ä la base de renrichissement de l'ensemble par 1'acces constant
aux sources qu'il gere et qu'il offre pour chaque unite documentaire. Dans
le cas present, il s'agit d'images fixes, associees ä une transcription. Rien
n'empeche cependant de remplacer les premieres par des sequences de sons

ou de films et les secondes par une description. De meme, il est parfaite-
ment concevable d'etendre le Systeme aux imprimes de toutes sortes et d'en
donner une version numerique, au moyen d'un programme complementaire
de lecture de caracteres. Cette possibility a egalement ete testee et realisee ä

satisfaction pour quelques articles de journaux, de revues recents et anciens

qui forment une partie de la bibliographie. Les copies des pages ou des

sequences composant l'unite documentaire definie, la lettre par exemple ou
la page imprimee, sont associees ä sa fiche d'inventaire et de description. II
en va de meme avec le texte transcrit dans un programme de traitement
idoine et dans un format quelconque. Grace ä des scripts distincts, images
et transcription apparaissent simultanement ä l'ecran pour controler,
completer ou modifier le texte. Les deux illustrations associees dans le tableau
3 suggerent cette possibility.

Cette illustration et sa transcription donnent l'occasion de revenir sur
quelques-uns des problemes de recherche abordes plus haut. Elles montrent
la distance qui existe entre la mention d'une personne comme « Mr. Pes-
chier » ou « Mr. Vernet » et Identification precise du personnage, simple
en l'occurrence puisqu'il s'agit de deux autres correspondants genevois de

Formey.16 Elles mentionnent en plus des references de differents types. Les

premieres se rapportent ä des documents qui accompagnent ce message. II
s'agit de la lettre de M. Peschier et des « pieces », probablement de poesies,

que le jeune Paul Henri adresse ä son correspondant. Les secondes
references sont culturelles. Elles renvoient ä des elements essentiellement
litteraires, par exemple le « Journal » de Formey ou les « lettres »

anterieures de Vernet. Leurs mentions situent ce message dans une
production anterieure au document qui les citent, voire posterieure si l'on
admet que les poesies en question seront peut-etre publiees par la suite.

Elargi aux domaines de la culture epistolaire ou de la societe qui communi-

16 Probablement Vernet [de Provence et Geneve], Jacob ou Jean Jacques (°Geneve 1698 08 29 -

tGeneve 1789 03 26) et Peschier (Peischier) [de Geneve], Jean (°Geneve 1715 - f 1793) En l'ab-

sence de certitude et en attendant une identification, les personnages sont classes, comme on le

verra plus loin, d'apres les titres (Monsieur, Monseigneur, le Comte, etc par lesquels lis sont desi-

gnes
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que par lettre, ce deuxieme type de references se retrouve ailleurs. Les
recommandations contenues dans les lettres de Vernet et Peschier en faveur
de Mallet en font partie ainsi que la demande, directe, de l'auteur, relative ä

sa recherche d'emploi. Elles suggerent bien le role d'intermediaire, de

connecteur, entre personnes, lieux et milieux, que joue chaque corres-
pondant. II manque neanmoins ä cette lettre, la premiere d'une serie de qua-
rante-trois, une reference d'un troisieme type, qui n'apparaitra que dans le
deuxieme message de Mallet. II s'agit de la mention d'une reponse de

Formey. A defaut des manuscrits originaux ou en attendant leur decou-
verte, ces dernieres references donnent une mesure de la reciprocity des

echanges entre deux correspondants ainsi que du volume et de l'intensite de

leur correspondance.
La creation d'instruments d'analyse, composes sous forme de fichiers

d'index (INDE-ONOM, INDE-LIEU) ou de references se revele indispensable

pour resoudre les problemes de recherche que pose, notamment,
redetermination des personnes individuelles ou collectives (par exemple,
« les savants », souvent orthographies « scavants » ou « savans »), des

lieux ou des institutions (par exemple « l'academie » et son organisation en
« commission », « assemblee », « classe »). Elle vise aussi ä differencier les
references contenues dans la lettre. Un fichier est reserve ä l'enregistrement
des traces de la correspondance « active » (CF03-COAC), autrement dit les

lettres envoyees par Formey, dont la mention figure dans celles qu'il a

re9ues. Un autre conserve les references aux documents annexes ou d'ac-

compagnement (CF04-DOAN) adresses au secretaire perpetuel par ses

correspondants en meme temps que leurs messages. Un troisieme enregis-
tre les mentions relatives ä la culture, essentiellement litteraire (CF06-
REFE), qu'il s contiennent.

Le systeme d'analyse comprend deux autres instruments qui ne figurent
pas dans le tableau 4 parce qu'ils ont ete tres peu utilises jusqu'ici pour la
correspondance. lis ne sont pas superflus pour autant. L'un (CF05-CHRO)
a ete con^u pour repondre ä une approche plutöt evenementielle du
document. Historiquement, les faits qui y sont cites, commentes ou decrits
sont le plus souvent rapportes a posteriori. La distance temporelle entre le
moment oü ils se produisent et leur mention dans une lettre varie, parfois
beaucoup. Elle contribue ä modifier la perception de l'auteur et donne un
poids different ä ses appreciations. L'interet d'une telle approche etait dejä

apparu au moment de l'etablissement de la Chronologie du Journal de ma
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vie de Theophile Remy Frene17. L'instrument chronologique a ete con5u en
fonction de cette experience. II offre done la possibility de selectionner des

passages et de les marquer, approximativement ou precisement, dans le

temps oü ils se sont produits, done de retablir la succession des faits. Pour
les nombreux correspondants de Formey, il presente l'avantage de

regrouper les mentions, de confronter les opinions qui s'expriment sur un
evenement commun et, finalement, d'apprecier les silences. Mais son utilite
est surtout apparue au moment de l'adaptation du Systeme d'analyse au
« Livre de comptes et Journal (1640-1659) » de Jean-Pierre Cuenat, abbe
de Bellelay18. Ce manuscrit presente des particularites comparables ä celui
de Frene et propres ä ce type de document. Les contraintes de l'ecriture
obligent l'auteur ä construire un Systeme de renvois, de notes, qui etendent
les mentions d'un meme evenement sur plusieurs annees de redaction.
L'instrument chronologique permet de les regrouper et de mesurer
revolution de la perception des faits, des choses ou des etres qui s'y
rapportent.

Le dernier fichier d'instrumentation imagine (CF07-ANAL) etait sense

repondre ä une approche subjective, heterogene, hasardeuse presque, et
neanmoins analytique, du document. On le sait bien, la lecture, la
transcription, l'etude des sources font naitre des idees passageres, necessitent de

rapides contröles dans les dictionnaires ou ailleurs, suscitent des commen-
taires ou des questions. L'experience montre aussi que ces apports qualita-
tifs sont souvent perdus. On les neglige sur le moment parce que l'esprit est

concentre sur autre chose, par manque de rigueur ou d'habitude. Notes et
accumules, ces riens se revelent pourtant fort utiles ä la longue. Iis evitent
les erreurs, dispensent de nouveaux contröles, facilitent la redaction. Iis
sont aussi susceptibles de former progressivement un veritable Systeme
d'analyse individuelle, plus ou moins perfectionne. Cette prevision du
modele s'est averee fondee au moment de l'instrumentation de la corres-
pondance passive de Formey et plus encore de l'adaptation du livre de

comptes de Jean-Pierre Cuenat. Dans le premier cas, le fichier a servi ä

integrer au Systeme les resumes de lettres composes par un des collabora-

17 Gigandet, Cyrille « Chronologie » In Frene, T R Journal de ma vie, Vol V Documentation,

pp 671-721 Voir en particulier les pages 674-675, consacrees ä l'analyse des notes et remarques de

Frene relatives ä sa maniere de « marquer le temps »

18 AAEB, Porrentruy, manuscrit cite Cette adaptation, qui comprend la numerisation de tout le

document et qui se base sur les transcriptions realisees par des etudiants, a ete realisee ä l'occasion

d'un expose presente le 19 juin 2000 ä l'Universite de Neuchätel, dans le cadre du cours de paleo-

graphie de M Jean-Daniel Morerod, professeur d'histoire medievale, qui a utilise ce texte comme

moyen d'exercice pratique et en prevision d'une eventuelle edition critique ou d'une etude
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teurs, prealablement et comme Substitut aux transcriptions. Dans le second

cas, il est devenu, en y ajoutant des rubriques comptables et en les adaptant

peu ä peu, un veritable instrument d'etude economique et financiere, base

sur les donnees de recettes et de depenses que l'abbe de Bellelay men-
tionne.

document de Mallet, Paul Henri conserve a Cracovie - Bibliotheque Jagiellonne

[Lettre] inedite N° 1 a Formey, Jean Henri Samuel CH (GE) Geneve le 1751 02 26

[d une autre mam ] Mallet

Monsieur

I a grande reputation dont votre Journal) louil a si juste tilte est/ un motil si puissant pour souhaiter d'y a\oir place, que

je me flatte que nous excuseie/ la temeritc quil y a sans doute a un |eunt home tel/ que mot do vous envoter |quelques|

pieces dans ce desseinl Je sens a/ meiveillc qu'elles ne pourront obtenn eet honeui que de \otie indulgence/ et peut etre de

I'avantagc qu'elles ont dc vous etre presentees sous/ les auspices de |Mr Peschtcr, ct en meme tems que [sa Ictticj [Mr j

Vernelj my a aussi en quelque ta^on autorise soit pai l'approbation quil semble leur/ avoir donnce, soit par ee que sa

bicmeillance pour moi lui a fail iairc' cn ma fa\eui en mc recommandant aupres dc vous dans |scs dernicies lcttres| / Cettc

recommandation m'csl mfmiment precicuse, ct si i'avots le bonheui/ dc ne pas detrune par mes vers lidec que |Mr Vcrnct nous

a dornte dc 11101/jc m'applaudirois inlimmenl^ plus cncoic doblcnu une place dans votre/ cstmie que partout aillcuis Les

circonstanccs ou je mc trouve me mcttant/ dans une espccc dc ncccssite de cherchci quelque sortc d'etablissement hors de [mä

pätrtcj nous pounc/ rcgaider ce souhait comme etant un peu intciesse, mats |e puis vous assurer Monsieur que <°ladmir
1 admiration/ que mont toujouts cause vos ouvrages ct nos Lunncics Supciicures, cn est lc scul<e> ct veritable principe
I ai lhonneur detrc avee le devoument le plus respeetucux, ct I'esiimc la plus parfaitc

Voire Ires humble

el ties obeissanl Serviieur
De Geneve ee 26 1 evr 1751

1 documents de la correspondance active cites II. documents annexes cites.

l Poem es de Mallet Paul Herrn d Formey Jean

III references culture)les citees 2 lettre dc [Peschier, Jean] d 1 ormev Jean

1 [Bibliotheque de Formey
2 [lettres ariterieures de de Vernet IV personnes et groupes cites

1 Peschier [Monsieur] 1-1

2 Vernet* [Monsieur] 1 1

V lieux et institutions cites
pi [Geneve] ma patrie

Tableau 4: Visualisation des resultats partiels et provisoires de l'instrumentation sur une lettre ä partir
du fichier d'inventaire de la correspondance passive

L'illustration presente les resultats de l'instrumentation sur la meme lettre
de Mallet ä Formey qui figure dans le tableau precedent (3) avee quelques
differences. Ici la transcription apparait dans le format du fichier de

traitement de texte oü eile est conservee et non, comme precedemment,
dans sa version brute, sans mise en page, de la base de donnees. Les passages

encadres pour l'occasion correspondent aux differents elements ayant
fait l'objet d'un traitement particulier. On les retrouve plus bas, extraits des

fichiers d'instrumentation qui les classent et les selectionnent automatique-
ment par les liens etablis avee ce document, dans la forme de leur identification,

provisoire ou definitive. Par exemple, la reference ä « ma patrie » a
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ete liee ä Geneve. Elle etablit une liaison provisoire, qui peut etre changee ä

tout moment, entre la fiche geographique correspondant ä la Ville et Repu-
blique de Geneve, alliee de la Confederation Helvetique, et une notion
abstraite, relative et changeante. Les crochets carres qui entourent cette
derniere signifient done que cette identification est une interpretation,
fausse peut-etre. II en va de meme avec le « Journal » de Formey, mis en
relation en attendant des precisions qui viendront peut-etre plus tard dans la
correspondance ou d'autres recherches, comme etant la [Bibliotheque Ger-

manique]. Les personnes sont identifies de deux manieres, d'abord par une

interpretation du titre que 1'auteur leur attribue ([Monsieur]) et seulement
ensuite par leur prenom si le doute n'est pas ou guere permis. C'est le cas

pour « Mr. Peschier » qui correspond tres certainement ä Jean. II figure
done sous ce prenom comme auteur de la lettre d'introduction ou d'accom-

pagnement signalee en annexe par Mallet. L'astirisque qui suit le nom de

Vernet signifie simplement que la meme personne est citie au moins deux
fois dans le meme paragraphe.

Ces exemples montrent l'itat actuel de 1'instrumentation sur ce document.

Les elements qui en ont ete extraits sous forme d'index ou de
references sont consideres comme suffisants, du moins pour le moment.
Leur identification apparait egalement satisfaisante jusqu'ici. Mais il est
bien sür possible d'y revenir, de completer 1'instrumentation sur l'un ou
l'autre aspect du document, et d'affiner encore Identification des elements

qui le composent. Dans cette perspective, l'utilisation des deux autres
instruments, analytique et chronologique, est envisageable aussi bien que la
construction d'un autre plus adapte au type de document ou au but pour-
suivi. Ainsi, chaque lettre, chaque document, peut ginirer une infinite de

fiches separees, regroupees par type dans un fichier independant, tout en
etant reliees ä la meme source documentaire d'oü elles ont ete extraites.

Le modele et les programmes d'application offrent evidemment beau-

coup d'autres possibilites de recherche, d'edition ou d'analyse. Des inventai-
res, des bibliographies, des editions peuvent etre realisees de lasorte. La
gestion, la composition et l'impression des index s'en trouvent grandement
facilities. Elles sont realisables sur un ensemble qui peut se restreindre ä un
seul document, s'etendre sur une partie seulement ou ä l'ensemble du

corpus traite. Voici, ä titre d'exemple, une partie de l'index onomastique des

lettres de Mallet ä Formey; elle a ete choisie de telle sorte qu'on y retrouve
la mention de Peschier du tableau precedent, avec l'extrait (N° [344] de

l'index) correspondant de la transcription, le nom du fichier d'oü eile pro-
vient, un numero de page aleatoire (fixe d'apres l'ordre chronologique des
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documents), celui du paragraphe (fixe), la date et le numero de la fiche
d'index.

[341]
On vient de itlettre au I heatre une Comedie intitulee Mariane. C'est la

demiereproduction de Madame dc Passor dont nous avians eit d'autres
Madame dc MallPHD doc 34 3-2 1757 11 OB 170

Pelloutier

[Monsieur]

1342J
Je ne vous le suis pas mains de la dissertation de Mr Celsius qui m'apunt
a\(eflente aussi bten que les remarques de Mr. Pelloutier que je vous piie

Mi MallPI 106 doc 16 1-2 1754 04 27 50

[343] .V \rtvtfr vous point ou Mr. Pelloutier en est de son bei ouvi age, & si nous

tie vet i ons point bientot quetque suite?
Mr MallPH14 doc 27 3-4 1756 01 24 124

Peschier

[Monsieur]

D44]
les auspices de Mr. Peschier, et eii meine terns que sa lettre. Mi MallPIIOl doc 1-1 1751 02 26 1

Tableau 5: Page d'index onomastique en format d'impression

A ce point, le modele produit dejä passablement d'informations qui peuvent
etre regroupees, consultees et imprimees facilement, au moyen de scripts,
en vue d'une analyse et d'une synthese. II a pourtant ete affine encore, de

maniere ä realiser des regroupements automatiques d'informations communes

dans les fichiers initiaux de documentation. Par exemple, toutes les
mentions relatives ä la personne de Mr. Peschier, ä ses oeuvres ou ä d'autres
references (lettres de Formey ou d'autres correspondants), relevees dans ses

lettres aussi bien que dans celles d'autres epistoliers permettent de cerner le

personnage sous un angle inedit et de completer sa bibliographie. Pour ce

faire, de nouveaux liens ont ete crees ä partir des fichiers d'instrumentation.
Ces liaisons supplementaires ne viennent pas seulement alimenter les
premieres fiches biographiques, geographiques et bibliographiques, par exemple

en mettant en relation une oeuvre de Montesquieu avec toutes les
citations des lettres qui s'y rapportent. Elles permettent aussi de creer automa-
tiquement de nouvelles fiches pour les personnes, les lieux et les oeuvres

qui n'ont pas ete prealablement recenses. Le fichier biographique devient
ainsi, progressivement, un veritable instrument d'etude des relations
humaines, familiales, professionnelles ou sociales. De meme la bibliographie

permet peu ä peu de mesurer les progres d'une creation litteraire, la
difficulte du passage du manuscrit ä l'imprime, de suivre le lancement d'une

oeuvre et les echos qu'elle rencontre dans la Republique des Lettres ou dans

le grand public. II en va de meme pour les lieux, dont le releve systemati-
que conduit non seulement ä une analyse toponymique ou ä une cartographic

de l'Europe des Lumieres, mais aussi ä la mesure de la circulation du
courrier, plus generalement de l'information, entre eux, soit par l'inter-
mediaire des services postaux soit par d'autres canaux.
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On trouvera en conclusion ä cette presentation une premiere approche
de ces differents aspects, basee sur une analyse des lettres des « Genevois
de Copenhague ». II convient auparavant de situer rapidement cette courte
etude par rapport ä l'etat statistique actuel de la recherche. Aujourd'hui,
pres de 180 correspondants de Formey ont ete identifies comme
« Suisses », soit parce qu'ils sont ressortissants des cantons ou des allies de

la Confederation Helvetique, soit parce qu'ils ecrivent de son territoire. Sur
les 2000 lettres qui leur sont attributes, 742 ont ete inventoriees et precise-
ment decrites ä ce jour. Genevois (32 correspondants pour 260 lettres),
Bälois (26/260) et Bernois (27/154) ont ete traites en priorite. La transcription

des documents est entierement realisee pour les deux premiers grou-
pes. Elle est en cours pour le troisieme, ainsi que pour les Neuchätelois
(18/6 inventoriees sur 88 lettres reperees) et les ressortissants de la princi-
paute episcopate de Bäle (6/4 inventoriees sur 56 lettres reperees). L'in-
strumentation n'est entierement realisee que pour une partie des Bälois et
les quatre Genevois de Copenhague. Elle a permis de relever les mentions
de 313 lettres de Formey, de 223 documents d'accompagnement et de 632
references culturelles, particulierement dans le domaine litteraire (livres,
imprimes, manuscrits). La composition des index a donne lieu ä la creation
de 1500 fiches onomastiques et ä 502 fiches geographiques. L'analyse a

porte davantage sur les personnes et les relations qu'elles entretiennent que
sur les lieux et les institutions. Elle a contribue ä creer plus de 900 fiches
biographiques supplementaires, qui rassemblent toutes les informations sur
les personnes de l'entourage familial ou intellectuel des correspondants. En
ce qui concerne les Genevois de Copenhague, les resultats de l'instrumen-
tation ont conduit ä mettre en evidence les voies postales et les types
d'echanges qui les relient ä Berlin, leur insertion sociale au Danemark et

leur production litteraire collective. Iis entrainent aussi ä s'interroger, plus
globalement, sur la dependance ou l'interdependance de la Republique des

Lettres.

V. Conclusions sous forme d'excursion ä Copenhague

Dans 1'ensemble des nombreux correspondants de Jean Henri Samuel

Formey, les quatre "Genevois de Copenhague" representent un groupe
infime et leurs 63 lettres un echantillon derisoire. Iis ne sont guere repre-
sentatifs non plus de ceux qui ecrivent du territoire helvetique ä ce "pasteur
fran^ais", "professeur en philosophic" puis "secretaire perpetuel de

l'Academie de Berlin", ou qui, comme eux, portent la qualite de Con-
federes de l'etranger. Leur singularity apparait meme par rapport aux liens
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d'origine et de famille, aux affinites personnelles et scientifiques, aux acti-
vites commerciales et litteraires qui les rattachent ä Geneve et aux autres
residants de cette ville qui correspondent avec Berlin. Elle ne se manifeste
d'ailleurs pas tant dans l'exil, qu'ils partagent avec beaucoup d'autres
compatriotes, que dans leur point de chute assez rare et inattendu pour des

Suisses au milieu du XVIIIe siecle19. A la proximite geographique
s'ajoutent encore la composition et l'attrait de ce petit groupe, litteraire-
ment tres actif, qui beneficie d'appuis en haut lieu, mais relativement isole
et avide d'echanges.

1. CHRONOLOGIE ET GEOGRAPHIE DES CORRESPONDANCES
La Chronologie et la geographie de la correspondance attestent une correlation

assez etroite entre la reunion de ces quatre Genevois ä Copenhague
et la motivation de leurs echanges epistolaires respectifs avec Formey.
Exiles sur les bords du Sund, les premiers trouvent dans le second
F intermediate ideal pour entretenir les contacts avec Berlin et pour faire
connaitre par son intermediate leurs travaux et leurs publications ä

FAcademie, ä la Cour de Potsdam, et dans toute la Republique des Lettres.
Aussi les envois proviennent-ils, dans leur immense majorite (51), de la
capitale ou du territoire danois. Iis sont adresses, exceptionnellement, ä

l'occasion d'un voyage en Suede ou d'un bref sejour ä Geneve. Paul Henri
Mallet (1730 - 1807) est le seul ä en avoir fait parvenir onze ä Formey
depuis fevrier 1751 jusqu'ä son arrivee ä Copenhague, oü il s'installe dans
les premiers mois de 1752. Appele pour occuper la chaire de Belles-Lettres
delaissee par La Beaumelle, il y retrouve son ami Andre Roger (1721 -
1759), secretaire particulier du comte de Bernstorff, premier ministre du

royaume20.
Des lors, les echanges epistolaires avec Formey s'intensifient et

s'elargissent. Aux lettres de Mallet s'ajoutent bientöt Celles de Roger, de
Claude Philibert (1709 - 1784) et d'Elie-Salomon Reverdil (1732 - 1808).
Philibert rejoint Copenhague en 1755 pour y fonder une succursale de la
librairie qu'il a rachetee ä Geneve en 1748 ä M. Barillot avec son frere
Antoine. Quant ä Reverdil, il est engage deux ans plus tard que le libraire,
d'abord uniquement pour s'occuper du Mercure Danois, puis pour ensei-

gner la geometrie ä FAcademie des Beaux-Arts. Ce journal, imprime par

19 Voir ä ce propos Frns, Finn Les Suisses au Danemark a travers les äges Lausanne, 1975

20 Contrairement ä ce que pretend Frns (p 7), Andre Roger n'a pas ete appele au Danemark par
Johann Hartwig Ernst Bernstorff ä la suite du sejour de son neveu Andreas Peter ä Geneve en 1754-

1755, mais bien plus tot, probablement avant meme Farnvee de Mallet ä Copenhague
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Ludolphe-Henri Lillie « avec privilege exclusif du Roi », sort des mars
1753 « De rimprimerie Berlingienne » oü il parait chaque mois jusqu'en
septembre 1775. II a probablement ete fonde par Roger et Mallet ä

l'initiative des ministres Bernstorff et Moltke qui en surveillent le contenu
et la composition. Philibert en assurera la diffusion et 1'edition, certaine-
ment des l'annee suivant son arrivee. II publiera par ailleurs, seul ou avec
son frere ä Geneve, d'autres ceuvres collectives ou personnelles de ses

compatriotes et de Formey.
Pour s'en tenir aux periodiques fran9ais reveles par la correspondance et

imprimes au Danemark, signalons encore le Traducteur et les Memoires

sur la Litterature du nord. Les deux journaux ont ete lances par les Genevois

de Copenhague, peut-etre pour se liberer de la tuteile du Mercure. En
1755, Mallet informe son correspondant de la parution du Traducteur,
entrepris depuis un an par Andre Roger. II lui decrit ce journal comme un
recueil des meilleures pieces ou feuilles periodiques qui paroissent actuel-
lement en Angleterre21. Au debut de 1760, c'est Philibert qui annonce le
lancement des Memoires, qui parait tous les deux mois, vraisemblablement
depuis septembre, et qu'il presente comme une extension du Mercure22.

Mais, cette annee-lä, le depart definitif de Mallet, qui suit de peu la mort
accidentelle de Roger, marque une rupture. Les echanges se poursuivront
bien pendant une annee par 1'intermediate de Reverdil, son rempla9ant et

successeur comme precepteur des princes royaux, et meme episodiquement
jusqu'en 1764 avec Philibert. Iis cessent alors presque definitivement, soit
deux ans avant la mort de Frederic V et un changement de regne et de

gouvernement qui deteriorent considerablement la situation au Danemark.
Peu avant d'etre eloigne de la Cour par Struensee, le nouvel homme fort

du Royaume, Reverdil ne fait que confirmer dans une ultime lettre de 1767
la rupture des contacts, y compris avec Mallet, dont Formey est sans nou-
velles directes depuis quatre ans dejä! Son retour aupres de Christian VII
n'y changera rien. II est vrai qu'il ne fait alors qu'un bref sejour au Danemark

oü il partagera la disgrace de Struensee qui l'y a rappele en 1771. Des

quatre Genevois, seul Claude Philibert s'installe definitivement ä Copenhague.

Apres le deces de sa premiere femme, nee Bordier, il y epouse en
1775 Charlotte Elisabeth Jean, issue d'une famille du Refuge. II s'integre
ainsi davantage ä la communaute reformee de l'eglise fran9aise, dont il sera

21 Mallet ä Formey, DK Copenhague, 1755 01 04 ' (MallPH08 doc)
22 « Memoires de Litterature/ du nord 6 pie[ce]s l'annee, dont nous avons deja/ 8 & bientöt 9 que

nous separons du Mercure/ Danois » Philibert, Claude ä Formey, DK Copenhague, 1760 12 27

(PhilCl 10 doc)
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un des Anciens de 1774 ä sa mort23. Tout comme Mallet, qui voyage
beaucoup avant de revenir ä Geneve, et Reverdil, retourne definitivement
au pays, il ne retablira pas pour autant les contacts avec Berlin.

A Copenhague, oü existe pourtant une colonie de Reformes fran9ais,
souvent bien installes et parfois de longue date, les quatre Genevois for-
ment done pendant dix ans un "noeud" dans Timmense reseau des corres-
pondants developpe par Formey ä travers toute TEurope. Une analyse,
meme succincte, des lettres en provenance de ce point peripherique, montre

que ce sont les echanges de services, d'informations, de documents et

d'ouvrages qui motivent les contacts, meme si les lettres ne sont pas
depourvues de nouvelles personnelles, voire intimes, de portraits indivi-
duels, de descriptions sociales. Ces developpements sont surtout le fait de

Mallet, accessoirement de Reverdil, beaucoup plus enclins ä l'epanchement
ou aux confidences que leurs deux compatriotes. Roger n'ecrit ä quatre
reprises que pour remercier Formey de maniere un peu emphatique,
notamment de l'accueil qu'il a reserve au Traducteur et, surtout, ä ses Lettres

sur le Danemark24, dont des extraits ont paru dans la Bibliotheque
Impartiale. Le tres grand interet des messages de Philibert est pourtant
limite aussi ä un seul domaine : la publication et le commerce de livres ou
des periodiques en langue fran^aise edites au Danemark ou en Prusse et qui
circulent tant bien que mal ä travers la Baltique, via Hambourg ou Lübeck,
entre Copenhague et Berlin. L'ensemble de ce petit corpus, quoique limite
dans l'espace, le temps et dont l'analyse detaillee est encore en cours,
permet d'esquisser quelques resultats provisoires, conformement au modele

d'analyse et aux buts initiaux fixes ä la recherche. Ces premieres observations

engagent aussi ä suggerer d'autres approches, plus ou moins docu-
mentees suivant les sujets, et ä formuler quelques hypotheses.

2. ESQUISSE D'UNE MAILLE DE LA TOILE
L'etude du reseau humain forme par les correspondants suisses de Formey
a ete initialement fixee comme Tobjectif prioritaire de nos travaux. Elle a

ete menee jusqu'ici en reunissant toutes les donnees biographiques disponibles

dans la litterature ainsi que celles echangees avec le Forschungszentrum

fur Europaische Aufklarung de Postdam. Elle est finalement com-
pletee par l'inventaire et l'analyse des lettres, qui apportent beaucoup de

23 Clement, D[aniel] L[ouis] Notice sur VEglise reformee frangaise de Copenhague par D L C

relieur de FUniversite, marguillier de l'eglise Avec une carte du cimetiere H Hagerup, libraire-
editeur - Pans & Strasbourg, Veuve Berger-Levrault & Fils Imprimerie de Louis Klein, 1870, 138

p Index Carte

24 Lettres sur le Danemark A Geneve - Chez les Freres Philibert, MDCCLVII (1757)
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precisions ou d'informations inedites sur la vie et l'oeuvre des corres-
pondants, voire de Formey. Quoique restreinte ici ä quelques personnes,
eile conduit ä mettre immediatement en evidence l'etroitesse des liens qui
unissent les membres du groupe genevois de Copenhague, et l'importance
financiere et morale de ceux qui les rattachent ä l'autorite royale par
ministres interposes. Outre qu'ils forment une communaute de provenance,
d'origine meme, les quatre Genevois partagent une langue et une religion
qui les isolent relativement de la societe danoise lutherienne et les

rapprochent de la petite communaute reformee francophone. Ainsi Mallet
constate-t-il apres quelque temps que la sociabilite ne fait pas la principale
qualite des Danois, & le francois etant beaucoup moins commun ici que
chez vous, je suis prive du comerce de bien des gens par cette difficulte, de

m'entretenir avec eiix25.

D'autres elements contribuent ä resserrer les liens entre les Genevois. Le
premier est l'Academie de Geneve, oü Mallet a poursuivi ses etudes et

Reverdil, pourtant ressortissant du Pays de Vaud et sujet bernois, acheve sa

theologie. De plus, ä Copenhague, le premier accueille chez lui le second,

par ailleurs cousin germain dAndre Roger que Mallet qualifie d'« ami
intime ». La cohabitation se prolongera jusqu'ä son depart. Enfin, il semble

qu'une maison ait servi, du moins au debut de leur installation ä Copenhague,

de point de ralliement, presque de refuge. II s'agit de la famille du
colonel Mazar, dont l'epouse est la fille du pasteur Roques de Bale, chez

qui Mallet et Roger se retrouvent tous les soirs ä leurs debuts, de preference
aux autres maisons bourgeoises et nobles oü ils sont retms et, parfois, oü ils
ont leurs couverts mis. Parmi ces dernieres figurent notamment Celles de

MM. de Bernstorff et von Moltke. Tout en dinant regulierement chez le

premier ministre, dont il cultive la protection tout en appreciant egalement
1'esprit, Mallet explique ce choix ä Formey en pretendant que La ou Von

gouteroit les charmes de Vegalite, on est souvent rebute de Vinsipidite des

propos, & lä ou la conversation plairoit, il faut porter la gene [dont] le

commerce des grands n'est jamais exempt que du plus ou moins26.

En comparaison, les relations tissees avec Formey, quoique empreintes
de beaucoup de respect, d'admiration et, notamment pour Roger, de
reconnaissance ou, pour Mallet, de profession de devouement et d'amitie eter-
nels, sont beaucoup plus laches, presque circonstancielles. Force est de

constater que ce dernier cesse de correspondre une fois que, fortune faite, il

25 Mallet, Paul Henri ä Formey, Jean Henri Samuel DK Copenhague, 1754 02 -03

(MallPH07 doc)

26 Mallet ä Formey, DK Copenhague, 1758 01 21 (MallPH40 doc)
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a quitte le Danemark avec des rentes, une pension et une Histoire27 en

cours de publication qui lui assureront sinon l'aisance, du moins la noto-
riete, et qui contribueront ä son attachement pour ce pays. La dissolution du

groupe, les voyages et l'excuse de sa mauvaise vue n'expliquent pas tout
dans son cas.

Contrairement ä ses compatriotes, Mallet a d'autres obligations envers
Formey que celles en rapport avec Copenhague. Etonnamment, leurs
relations commencent et se terminent sous le signe du comte de Calemberg,
seigneur de Lusace chez qui le premier est engage en 1751 par
l'intermediaire du second comme precepteur d'un enfant qu'il decrit
comme un vrai lutin, un Diablotin incarne, beau comme Vamour, plus
malin encore, et aussi incapable de laisser quelque repos ä ceux avec qui il
a affaire28. II quitte cette maison au debut de l'annee suivante, abattu,
malade et en expliquant ä son ami Jacob Vernes qu'il ne peut plus, suivant
les plus simples regies de la prudence, demeurer dans une maison oü Von

sefaisoit un jeu des promesses les plus importantes, et ou Von me manquoit
sur des articles essentiels29. Experience fächeuse done, qui ne l'empechera
pourtant pas d'accepter, douze ans plus tard et de retour au pays, de servir
de chaperon ä ce meme diablotin, desireux de prolonger ses etudes ä

Geneve. Mais sa reponse, bien que favorable et montrant de bonnes

dispositions ä l'egard des Calemberg, est apparemment aussi sa derniere
lettre ä Formey...

3. LETTRES ETPAQUETS: POUR UNE TYPOLOGIE DES ECHANGES?
Si ces quelques exemples illustrent bien la richesse informative du corpus,
qui apporte beaueoup de precisions sur les circonstances de la vie et les
activites des correspondants, le dernier permet aussi d'en mesurer les limi-
tes. Les silences, temporaires ou definitifs, sont parfois aussi significatifs
que les echanges. En tous les cas, ils posent des questions et obligent ä

recourir ä d'autres sources pour y repondre. C'est ici aussi que le defaut des

reponses de Formey se fait sentir, et d'autant plus dans le cas des Genevois
de Copenhague que leurs lettres offrent la possibility de mesurer assez
exaetement l'ampleur de sa correspondance dite "active". Les references

explicites ou implicites fournies par ses correspondants laissent supposer

27 Histoire de Danemarc Copenhague - [chez Claude Phihbert], 1768 (1er volume de la lere edition)
ss

28 Mallet ä Formey, D (Saxe) Lusace, 1751 09 - 10 (MallPH32 doc)

29 Mallet, Paul Henri ä Vernes, Jacob H La Haye, 1752 01 dans Dufour-Vernes, L "Lettres de

Paul-Henri Mallet ä Jacob Vernes (1750-1761)" In Bulletin de la Societe d'Histoire et

d'archeologie de Geneve, I Geneve, 1892, pp 428-458 [p 4431
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que le secretaire perpetuel ecrit au moins aussi souvent qu'eux, si ce n'est
davantage. II n'est pas rare, en effet, que Mallet ou Philibert repondent ä

deux lettres ä la fois. Iis s'excusent presque toujours de leur retard en

pretextant des problemes oculaires pour le premier et des difficultes de

transport pour le second. Leurs messages accompagnent souvent des

paquets de livres, de journaux et de catalogues qui circulent par chariot,
soit plus lentement que la poste des lettres. On constate enfin qu'il leur
arrive de confier leurs envois ä des voyageurs, ce qui peut occasionner des

retards supplementaires, alors que les paquets sont presque toujours en-

voyes en recommande et par 1'intermediate de libraires de Hambourg, de

Berlin, exceptionnellement de Lübeck. Ces details sur ce que nous avons
nomine les "documents annexes" ou d'accompagnement ä la corres-
pondance, dont nous avons egalement releve systematiquement les
mentions, ne sont pas sans importance. lis permettent notamment d'esquisser
une typologie des lettres qui, si elle se verifie sur un ensemble plus vaste,
demontrerait que, dans le reseau des correspondants de Formey, les libraires

jouent un role d'intermediate important.
En observant attendvement l'apparence et la forme exterieure des

lettres, on constate progressivement qu'il y en a de trois, peut-etre meme de

quatre types differents. Les premieres sont depourvues de toute indication
de destinataire ou de transit. Les secondes portent une adresse, mais,
contrairement aux troisiemes, ne semblent pas avoir ete cachetees. On
trouve enfin sur les quatriernes, outre les deux marques precedentes, des

indications supplementaires de transit comme « franco Hambourg » et des

signes postaux qui doivent correspondre au prix du port, paye par le
destinataire. Ces differences laissent penser que seuls les messages du dernier

type ont le Statut actuel d'une lettre, dans la mesure oü elles sont directes et

qu'elles ont ete confiees par leur expediteur ä un organisme postal qui
assure leur acheminement contre remboursement. C'est certainement aussi
le cas des premiers, mais avec deux grandes differences, car il s'agit proba-
blement de lettres ayant accompagne des paquets et ayant transite par un ou
plusieurs intermediates, libraire ou autre. En ce qui concerne les
troisiemes, 1'explication la plus plausible est qu'ils ont ete confies ä un voya-
geur sür. Ainsi Mallet par exemple, qui utilise les services de Mr. Drayer,
Gentilhome de Vambassade de VEmpereur ä Copenhague est celui qui s 'est

bien voulu charger de vous remettre cette lettre30.

Les messages du deuxieme type sont les plus difficiles ä expliquer.
L'absence de signes postaux de transit et de coüt semble indiquer qu'ils ont

30 Mallet a Formey, DK Copenhague, 1753 03 22 (MallPH04 doc)
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ete achemines aussi au moyen d'un paquet. Celle du cachet laisse en plus

supposer que le destinataire du colis est une personne süre, de confiance,
pour qui la presence de l'adresse sur une lettre qui ne lui est pas destinee va
simplement simplifier le tri du contenu. Dans le cas de Formey, cette
hypothese est difficile ä verifier, notamment en raison du manque
d'indications precises sur les envois recommandes adresses aux libraires de

Hambourg, de Berlin ou de Lübeck. Mais, ä la lecture des lettres de Phili-
bert, on observe immediatement que ces intermediaries sont indispensables
ä leurs echanges.

4. LA REPUBLIQUE DES LETTRES : RESEAU DEPENDANT?
En ce qui concerne les Genevois de Copenhague, l'element le plus frappant
est qu'ils ne semblent pas avoir d'adresse personnelle ou individuelle.
Ainsi Mallet precise-t-il ä Formey que Mon adresse est ä Mr. Roger
secretaire de S.E. M. de Bernstorffpour moi, sous Venvelope adressee ä S.

Excellence31. Et, lorsqu'il s'absente pour un voyage ä l'etranger, il ne

manque pas de preciser ä son correspondant que Les lettres qu'on
m?adresse ici me parviendront d'abord ou que je sois, Mr. Roger ayant soin
de me les faire parvenir32. Ce n'est done pas seulement le nom du ministre
des affaires etrangeres que l'on utilise pour correspondre gratuitement,
mais aussi le reseau du service diplomatique danois ä l'etranger
L'absence du secretaire rend cependant ce moyen aleatoire. Avec sa mort,
il semble etre devenu beaucoup plus difficile, voire impossible ä employer
pour ses compatriotes. Aussi Mallet et Reverdil ont apparemment recouru ä

un autre intermediaire de confiance : Philibert, qui ne manque pas de preciser

ä son correspondant que les lettres qui ne lui etaient pas destinees ont
bien ete remises ä leurs destinataires. Une partie de celles adressees par
Bonnet ä Formey a aussi transitee par Copenhague, oü parait VEssai analy-
tique sur les facultes de Väme en 176033. De meme, c'est par l'interme-
diaire d'Antoine Philibert ä Geneve que le Reverend Pere Frisi, de Pise,

31 Mallet ä Formey, DK Copenhague, 1753 11 20 (MallPH05 doc) C'est moi qui souligne
32 Mallet ä Formey, DK Copenhague, 1755 06 07 (MallPH12 doc)

33 « J'ai bien receu les 2 Lettres dont vous m'avez honore/ les 30e aoust & 7e 7bre & v[otr]e billet du

20e J'ai/ apns avec plaisir la reception du paq[ue]t a present je/ vous en envoye un autre, dans un

petit ballot/ ä m [Isaie'?] Villers de vötre ville, qu'il doit vous/ remettre franco, avec 1 ex[emplaire]
de l'Essai Analytique de/ m Bonnet [4° pap[ier^] fin'?], de sa part, avec une Lettre/ y incluse »

Philibert, Claude ä Formey, DK Copenhague, 1760 10 18 (PhiCA09 doc)
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correspond avec Formey34. Enfin, dans un autre registre, Mallet utilise les
services d'une compagnie commerciale franco-genevoise, Mallet Dufour &
C°, pour ecrire ä son ami Jacob Vernes ä Paris35.

S'agit-il d'une pratique typiquement genevoise, suisse peut-etre, ou
generale dans la Republique des Lettres Nos recherches ne sont pas suffi-
samment avancees pour le dire. Mais elles semblent indiquer une piste qui
merite d'etre etudiee. Contrairement ä aujourd'hui oü les reseaux commer-
ciaux, bancaires, diplomatiques et culturels apparaissent parfaitement dis-
tincts, cloisonnes meme, les echanges de la Republique des Lettres
semblent reposer grandement sur eux au milieu du XVIIIe siecle et particu-
lierement sur celui des imprimeurs-libraires36.

34 « J'ai regu une Lettre du R P Fnsi de Pise du 24e 8bre qui me recom/mande avec instance d'avoir

l'honneur de vous dire qu'il n'a point regu/ la Medaille en question & souhaite fort de sgavoir par

quelle voye/ vous lui l'avez adressee, ce que j'espere vous voudrez bien prendre/ la peine de me

marquer pour lui en faire part » Philibert, Claude et Antoine ä Formey, CH (GE) Geneve,

1757 11 05 (PhiCAOl doc) « A l'egard de votre rep[onsle au P Fnsi n[ouls lui l'avons envoyee,
mais/ suivant la Lettre du 17e 9bre ll n'avoit point encor regu la Medaille » Philibert, Antoine ä

Formey, CH (GE) Geneve, 1757 12 30 (PhiCA02 doc)

35 Mallet ä Vernes, Jacob, DK Copenhague, 1753 04 17 In Dufour-Vernes, L « Lettres de Paul

Henri Mallet ä Jacob Vernes (1750-1761) » In Bulletin de la societe d'histoire et d'archeologie
de Geneve, 1892, N° V, pp 439-441

36 Cet article a grandement beneficie des lectures prealables et des judicieuses remarques de Pascale

Marro, Andre Bandelier et Yves Froidevaux Qu'ils trouvent ici l'expression de ma gratitude et de

mon amitie
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