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VITESSE ET DURÉE DES VOYAGES  
À LA FIN DE L’ANCIEN RÉGIME. 

DISTANCES ET TEMPS, CENTRALITÉ ET DÉCENTRALITÉ 1

Anne Radeff

Les mobilités spatiales ont fait l’objet d’approches historiques multiples. Jean-
Pierre Poussou a décrit les migrations temporaires ou définitives de milliers de 
personnes. Pour montrer l’importance de l’attraction urbaine, il a adopté une 
notion empruntée au géographe Jean-Pierre Larivière, celle du bassin migratoire 
ou démographique 2. Les migrations ont été mises en relation avec le cycle de 
vie et, sur le plan économique, le marché du travail 3. Les cultures des mobilités, 
depuis celle des élites accomplissant le Grand Tour jusqu’à celle des colporteurs 
et des artisans ambulants, témoignent de l’importance des circulations dans 
l’appréhension du monde proche et lointain sous l’Ancien Régime 4. Les aspects 
matériels et techniques jouent un rôle déterminant dans les modifications de la 
représentation du voyage 5.

1 Plusieurs idées de cet article ont été discutées sur le site <www.cyberato.org>, rubrique 
« Cyberato Forums », sous-rubrique « Bavardoire », thème de discussion « Temps », article 
« Temps du voyage à la fin de l’Ancien Régime ». Le texte doit beaucoup aux réflexions sur 
le temps de Pierre Dubuis (« Concurrence et conflits de temps à Genève au xve siècle. Le 
témoignage des Registres du Conseil », Bulletin de la société d’histoire et d’archéologie de 
Genève, 2000-2001, p. 27-47) et aux réflexions sur les espaces de Georges Nicolas (voir par 
exemple Jean-Paul Ferrrier, Jean-Claude Hubert et Georges Nicolas [ou collectif Erato Stene], 
Alter-géographies. Fiches disputables de géographie, Aix-en- Provence, Publications de 
l’université de Provence, 2005, p. 87-101).

2 Jean-Pierre Poussou, Bordeaux et le Sud-Ouest au xviiie siècle. Croissance économique et 
attraction urbaine, Paris, Éditions de l’EHESS/J. Touzot, 1983 ; id., « Les migrations internes 
en France et les échanges migratoires avec les pays voisins du xvie au début du xxe siècle », dans 
Les Migrations internes et à moyenne distance en Europe, 1500-1900, dir. Antonio Eiras Roel et 
Ofelia Castelao, Santiago de Compostela, CIDH, 1994, 2 vol., t. I, p. 213 ; Jean-Pierre Larivière, 
La Population du Limousin, Lille, ANRT, 1975, p. 598-607.

3 Migrations, cycle de vie familial et marché du travail, dir. Dominique Barjot et Olivier Faron, 
Paris, Société de démographie historique, 2002.

4 Daniel Roche, Humeurs vagabondes. De la circulation des hommes et de l’utilité des voyages, 
Paris, Fayard, 2003.

5 Christophe Studeny, L’Invention de la vitesse. France, xviiie-xxe siècle, Paris, Gallimard, 1995 ; 
Marc Desportes, Paysages en mouvement. Transports et perception de l’espace, xviiie-xxe siècle, 
Paris, Gallimard, 2005.
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Notre préoccupation consiste à montrer que les espaces engendrés par ces 
mobilités résultent de processus de centralité-décentralité 6. Les centralités sont 
bien connues dans les sociétés d’Ancien Régime. Des villes, pôles de pouvoir 
politique, économique ou culturel, attirent les circulations de personnes, de 
marchandises, de techniques ou de capitaux à travers toute l’Europe. Les structures 
spatiales engendrées par ces attractions ne sont cependant pas toujours centrales : 
d’une part, les lieux d’attraction sont des nœuds, des noyaux ou des pôles, pas 
forcément des centres 7 ; d’autre part, ces lieux peuvent être urbains ou ruraux. 
La décentralité en revanche est moins bien connue. Elle n’est pas un écart à la 
norme qui serait centrale, mais un processus qui fonctionne conjointement avec 
celui de la centralité, les deux étant inséparables et antagoniques. Nous ne nous 
proposons donc pas de construire un modèle des décentralités qui s’opposerait à 
un modèle des centralités mais de chercher une conception tenant compte de deux 
phénomènes, en un mot, de comprendre le mécanisme global de la « centralité-
décentralité ».

Ce mécanisme, qui s’exprime sous la forme d’un processus spatial 8, peut-il être 
abordé sous l’angle de la vitesse et de la durée des voyages ? Nous tenterons de 
répondre à cette question en étudiant les déplacements de voyageurs provenant 
de milieux sociaux très divers et parcourant l’Europe et les Amériques à la fin du 
xviiie siècle. Nous montrerons que, d’une part, la vitesse du voyage n’est pas la 
même pour tous : elle a un sens très différent selon les personnes et tous n’ont pas 
intérêt à voyager le plus rapidement possible. D’autre part, la durée subjective 
du voyage ne correspond pas nécessairement au temps chronométrique du 
déplacement : même lorsque les voyageurs parcourent dans des temps comparables 
une distance kilométrique égale à l’aller et au retour du déplacement, le retour est 
souvent ressenti comme plus court que l’aller.

VITESSE

La rapidité de déplacement peut se révéler capitale pour faire de bonnes 
affaires, comme le montre l’exemple de Christophe-Philippe Oberkampf, 

6 Sylvie Adam, Georges Nicolas et Anne Radeff, Hexagone et centres, à paraître (titre provisoire).
7 Voir l’article de Georges Nicolas et Anne Radeff publié sur le site <www.cyberato.org>, rubrique 

« Cyberato Forums », sous-rubrique « Bavardoire », thème de discussion « Centre : genèse 
du thème en français ».

8 Anne Radeff et Georges Nicolas, « Décentralités saint-galloises », dans Zentren. Ausstrahlung, 
Einzugsbereich und Anziehungskraft von Städten und Siedlungen zwischen Rhein und 
Alpen, dir. Hans Jörg Gilomen et Martina Stercken, Zürich, Chronos, 2001, p. 141-155 ; id., 
« Décentralité/centralité : ordre ou désordre ? », dans Weltwirtschaft und Wirtschaftsordnung. 
Festschrift für Jürgen Schneider zum 65. Geburtstag, dir. Rainer Gömmel et Markus A. Denzel, 
Stuttgart, Franz Steiner, 2002, p. 265-286.
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fabricant d’indiennes. En novembre 1775, il se rend à Londres pour acheter 
des cotonnades ramenées par l’East India Company. Il est accompagné de deux 
collègues, dont Jacques-Louis de Pourtalès, qui l’a initié au voyage londonien. 
À Calais,

il plante là ses deux compagnons de route et arrive à Londres le 8 [novembre], 
une semaine avant l’ouverture de la vente. « Cette avance qui vous procure de voir 
les ventes », lui écrit malicieusement l’épouse du cher associé, « deviendra encore 
plus précieuse s’ils [les deux compagnons] se trouvaient retardés jusqu’à l’ouverture 
de la vente » 9.

En clair, cela signifie que le fait d’être arrivé plus vite que ses compagnons 
donne à Oberkampf un avantage décisif en matière de choix et d’achat de 
cotonnades.

Des sources d’archives suisses des années 1800 permettent de suivre à la trace 
les déplacements de centaines de personnes 10. Les tableaux donnés à la fin 
de cet article résument les voyages de cinq d’entre elles, originaires de l’Italie 
actuelle 11. Certaines vont très vite. Le 29 avril 1799, deux négociants originaires 
du port de Sestri, près de Gênes, traversent Bâle (tableau 1). Ils souhaitent 
rentrer chez eux en passant par Lucerne. Leur passeport a été délivré le 24 avril 
1799 à Mannheim. Ils l’ont donc acquis au cours de leur voyage plutôt que 
sur leur lieu de départ. Augustin Longnemall et Joseph Piesa n’ont pas pour 
but de séjourner en Suisse. Ce pays est encore relativement pauvre, sauf dans 
certaines villes où prospèrent des négociants aisés : Bâle, Genève ou Neuchâtel, 
les deux dernières étant alliées à la Confédération helvétique. La Suisse est pour 
eux un lieu de transit entre deux capitales commerciales. Ils s’en retournent 
sans doute de Francfort et de sa foire de Pâques, qui s’est tenue de la fin du 
mois de mars au début d’avril. Ils ont parfois parcouru d’importantes distances 
journalières le long du Rhin : le 25 avril par exemple, une centaine de kilomètres 
entre Germersheim et Strasbourg, en passant par Herrlisheim. Au total, ils 
ont parcouru quelque 265 km en cinq jours, soit une moyenne journalière 
de plus de 50 km. Les Neuchâtelois qui courent le monde pour vendre leurs 

9 Serge Chassagne, Oberkampf. Un entrepreneur capitaliste au siècle des Lumières, Paris, 
Aubier Montaigne, 1980, p. 129 (je souligne).

10 Archives fédérales suisses, Berne, [désormais AFS], B  1750  ; Dictionnaire historique de 
la Suisse, dir. Mario Jorio, Hauterive, G. Attinger, 2002-2009, 8 vol. parus à ce jour (entre 
autres, au tome  I, l’article «  Bâle (-Ville)  » [§  4, «  Société, économie et culture, de la 
Réforme à la division du canton » par Hans Berner et Niklaus Röthlin] et, au tome III, l’article 
« Commerce » [§ 2, « Temps Modernes » par Anne Radeff]. Ces articles sont disponibles en 
ligne sur le site <www.dhs.ch>, sans les figures toutefois).

11 Anne Radeff, « Des migrations contraintes ? Migrants et voyageurs alpins et apennins vers 
1800 », Travaux et recherches de l’Université de Marne-la-Vallée, 7, mars 2003, p. 117-142.
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indiennes, leurs dentelles ou leurs montres sont aussi très pressés 12. Louis 
Deluze, originaire de Neuchâtel, et Friedrich Wert, de Barmen en Westphalie et 
habitant Neuchâtel, passent à Bâle le 29 décembre 1798 pour rentrer chez eux, 
d’où ils sont partis quatre mois auparavant. Ils ont commencé par descendre le 
Rhin, puis se sont rendus à Paris via Liège et Bruxelles, pour enfin rentrer par 
l’Alsace. Ils ont effectué des trajets assez rapides : plus de 100 km en un jour de 
Pont-de-Thièle à Bâle, ou Paris-Strasbourg en trois jours, alors qu’il en faut cinq 
ou six pour faire ce trajet en diligence 13.

Ces négociants pressés utilisent les infrastructures de transport les plus 
performantes. Les archives privées de Pourtalès permettent de mieux 
comprendre la manière dont voyage le « roi des négociants » à travers l’Europe 
centrale et du nord-ouest, de Vienne à Londres et de Paris à Amsterdam en 
passant par les foires de Francfort 14. Pourtalès se déplace à cheval ou dans sa 
berline, mais il loue ses montures. Dispendieuse, la location permet de « crever » 
la monture d’un relais de poste à l’autre, alors qu’il faut la ménager lorsqu’elle 
appartient au voyageur. Il ne s’encombre pas de marchandises mais les fait 
expédier par des maisons spécialisées. Son but consiste à aller le plus vite possible 
d’un lieu à l’autre. Une fois atteinte sa destination, ou l’une de ses destinations, 
il peut s’arrêter longuement. Il se rend fréquemment à Londres, où il séjourne 
en moyenne près de deux mois, et à Paris, où il reste environ un mois. C’est 
dans ces capitales ou dans les lieux de foires de réputation internationale que se 
trouvent les grandes banques et les clients les plus aisés. Il faut donc arriver le 
plus rapidement possible, mais la durée totale du voyage peut être considérable, 
allant jusqu’à plusieurs mois.

La manière de voyager des gens moins aisés est très différente. Le 31 mai 1799, 
Carl Anton Montano et Jean Brigandi passent à Bâle (tableau 2). Ces potiers 
d’étain originaires de Mergozzo dans le Piémont habitent en Alsace, à Egersheim 15. 
Détenteurs de passeports délivrés le 20 mai 1799 à Geispolsheim (à une dizaine 
de kilomètres d’Egersheim), ils rentrent chez eux après avoir réalisé une tournée 

12 Anne Radeff, «  Parcourir l’Europe vers 1800. Itinéraires de négociants et d’horlogers 
neuchâtelois », Revue historique neuchâteloise, 2001/1-2, p. 5-20.

13 Atlas de la Révolution française, dir. Serge Bonin et Claude Langlois, t.  I, Routes et 
communications, dir. Guy Arbellot et Bernard Lepetit, Paris, EHESS, 1987, p. 49.

14 Archives d’État de Neuchâtel [désormais AEN], Fonds Pourtalès, 7, carnet de voyages, 1772-
1798 ; Louis Bergeron, « Pourtalès et Cie (1753-1801) : apogée et déclin d’un capitalisme », 
Annales ÉSC, 25, 1970, p. 498-517.

15 Mergozzo est situé sur le Toce, peu avant son confluent avec le lac Majeur. Egersheim est à 
environ 12 km à l’est de Strasbourg. Sur le rôle de l’Alsace dans les mobilités européennes : 
Anne Radeff, « Entre l’Alsace et Milan. Centralité/décentralité dans le canton suisse des 
Wäldstatten à la fin du xviiie siècle », dans Les Fruits de la récolte. Études offertes à Jean-
Michel Boehler, dir. Jean-François Chauvard et Isabelle Laboulais, Strasbourg, Presses 
universitaires de Strasbourg, 2007, p. 421-436.
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rapide et printanière à travers la Suisse. Montano et Brigandi ont parcouru d’assez 
longues étapes : ils couvrent par exemple plus de 60 km le 26 mai, de Bâle à Soleure 
en passant par Balsthal. Il s’agit d’une distance considérable, les déplacements à 
pied n’atteignant qu’exceptionnellement une centaine de kilomètres, à marche 
forcée 16 La Suisse du nord-ouest est pour eux un terrain de voyage et d’exercice de 
leur métier, et non pas une zone de transit comme pour les riches négociants gênois 
évoqués plus haut. Au total, ils ont parcouru environ 345 km en onze jours, soit en 
moyenne une trentaine par jour.

Le marchand colporteur Charles-Joseph Stantquist, originaire de Sen en 
Italie (« in Cisalpina » 17), passe à Bâle le 8 octobre 1799 pour se rendre à Berne 
(tableau 3). Il détient un passeport délivré le 2 septembre 1799 à Lausanne. 
Stantquist a traversé le Moyen Pays suisse par petites étapes : une quarantaine 
de kilomètres au maximum en un jour, le 10 septembre, de Payerne à 
Neuenegg. Dans son périple, il couvre plus de 300 km, comme les potiers 
d’étain évoqués précédemment, mais en plus d’un mois, avec de longues 
haltes qui ôtent toute signification à la moyenne journalière (inférieure à 
10 km). Comme les mêmes potiers d’étain, Stantquist exerce son art en Suisse, 
où il réside peut-être.

Les colporteurs vont généralement à pied et transportent leurs marchandises 
sur leur dos. Lorsqu’ils le peuvent, ils les laissent sur le site où ils commercent, 
en les confiant par exemple à un aubergiste. Ils se déplacent relativement 
lentement, mais certains ont parcouru le plus vite possible plus d’une centaine 
de kilomètres pour rejoindre la région où ils écoulent ce qu’ils ont à vendre. 
Leurs étapes sont plus courtes que celles des négociants. Ils ne s’arrêtent pas 
seulement dans les villes, mais aussi dans les villages et les hameaux, où ils 
vont voir et revoir leurs clients. Ils passent et repassent dans les mêmes lieux. 
Le colporteur savoyard Joseph Violland par exemple, décrit par Gilbert et 
Chantal Maistre, « revient à plusieurs mois d’intervalle dans les mêmes villes, 
ce qui facilite les arrangements pour le paiement de ses fournisseurs » 18. 
D’autres voyageurs guident un mulet qui porte leurs bagages. Les cavaliers 
qui utilisent leur propre monture vont plus vite que les piétons, mais, sur 
de longues distances, leur moyenne journalière n’est guère différente 19. Les 
frais supplémentaires de la chevauchée se justifient par le besoin d’afficher 
son statut social et par le temps libéré : les voyageurs peuvent s’arrêter plus 

16 Christophe Studeny, L’Invention de la vitesse..., op. cit., p. 96.
17 Malgré l’aide de collègues italiens, je ne suis pas parvenue à identifier ce lieu.
18 Chantal et Gilbert Maistre, L’Émigration marchande savoyarde aux xviie et xviiie siècles  : 

l’exemple de Nancy-sur-Cluses, Annecy, Académie salésienne, 1986, p. 60-70.
19 Christophe Studeny, L’Invention de la vitesse..., op. cit., p. 24.
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longuement dans les lieux d’étape et y rencontrer leurs clients sans hâte 20. 
L’augmentation de la vitesse à la fin du xviiie siècle décrite à Paris par 
Christophe Studeny est sectorielle plutôt que générale 21.

Les voyageurs sont donc nombreux sur les routes, mais ils se déplacent à des 
vitesses différentes suivant qu’il s’agit d’élégants, de négociants pressés ou de petites 
gens. Ces différences dans les mobilités ne reflètent pas seulement des inégalités 
sociales, mais aussi des modes de vie et des manières de s’adapter différents : une 
vitesse plus élevée n’est pas un progrès pour tous. Pour pratiquer leur commerce, 
les colporteurs ont intérêt à circuler lentement, avec de nombreux allers et retours, 
alors que les négociants qui se rendent dans les ports, aux grandes foires ou dans 
les principales places bancaires ont besoin d’aller très vite.

DURÉE

Les descriptions de voyage laissées par de riches aristocrates comme le duc de 
Weimar parcourant la Suisse avec le jeune Goethe, mais aussi par de petites gens, 
évoquent parfois la durée subjective des déplacements. Le temps du voyage varie 
souvent indépendamment de la distance kilométrique parcourue et de la vitesse 
de déplacement.

La plupart de ces voyageurs décrivent longuement l’aller, mais ils négligent 
le retour, même s’il peut être tout aussi mouvementé, voire plus. De ce silence, 
on peut proposer de nombreuses interprétations. Les voyageurs curieux de 
nouveautés se lassent lorsqu’il n’y a plus rien à découvrir. En 1779, Goethe et 
ses compagnons sont en Valais. Ils rentrent de Saint-Maurice vers Martigny, où 
se trouve leur auberge. « Nous sommes revenus de nuit à cheval », écrit Goethe, 
« et le chemin nous a paru plus long au retour qu’à la venue, où nous étions attirés 
d’un objet à l’autre » 22. Dans les descriptions littéraires, le silence sur le retour 
peut aussi être dû au fait que le narrateur souhaite ne pas ennuyer le lecteur. 
Lorsque l’horloger neuchâtelois Pierre-Frédéric Droz, du Locle, parcourt 
l’Amérique à pied, il va, en 1771-1772, de Philadelphie à la Nouvelle Géorgie, 
puis revient à Philadelphie.

Je quittai alors la Nouvelle Géorgie pour rentrer dans la Caroline du sud 
et dans les autres gouvernements que j’avais déjà traversés ; comme j’en ai 

20 Anne Radeff, Du café dans le chaudron. Économie globale d’Ancien Régime (Suisse 
occidentale, Franche-Comté et Savoie), Lausanne, Société d’histoire de la Suisse romande, 
1996, p. 309-318.

21 Christophe Studeny, L’Invention de la vitesse..., op. cit., p. 102 sq.
22 Lettre écrite de Suisse le 8 novembre 1779. Le Voyage en Suisse. Anthologie des voyageurs 

français et européens de la Renaissance au xxe siècle, dir. Claude Reichler et Roland Ruffieux, 
Paris, Laffont, 1998, p. 424 (je souligne).



915

anne radeff    Vitesse et durée des voyages à la fin de l’Angien Régim
e

915

fait la description depuis le chapitre XIV e jusqu’à celui-ci avec une entière 
impartialité, maintenant je ne parlerai donc que de quelques endroits qui sont 
situés dans les mêmes colonies, mais que je n’avais pas vus auparavant 23.

Il est très rare que les voyageurs s’expriment explicitement sur leur perception 
de la durée du trajet. Il vaudrait la peine de traquer systématiquement ces 
mentions, malgré la difficulté de leur repérage. À défaut de paroles cependant, 
les pratiques montrent que la durée du voyage n’est pas vécue comme uniforme.

Violland gère ses trajets de manière très différente suivant le moment du voyage. 
Il se rend d’une traite, le plus vite possible, de son village savoyard jusqu’à sa zone 
de colportage en Suisse du nord. Il parcourt plus de 250 km, sans doute en une 
semaine de voyage. Une fois arrivé, il circule d’une foire à l’autre, en zigzags, avec 
de nombreux allers et retours. Soucieux de voir et de revoir ses clients d’une part, 
ses fournisseurs de l’autre, il voyage sur de plus petites distances journalières. 
Pour gérer ces rendez-vous, il doit organiser ses déplacements avec la plus grande 
rigueur. La durée objective – et sans doute aussi subjective – du voyage est ainsi 
toute différente suivant les lieux parcourus.

Le temps du voyage est beaucoup plus régulier pour Jacques-Louis de 
Pourtalès. Pour lui, un jour est un jour, quel que soit le sens du déplacement 
ou la saison. Il accomplit une quarantaine de voyages entre 1772 et 1798 
(tableau 4) 24. Le trajet entre Bruxelles, Londres et Paris dure toujours le même 
nombre de jours, à l’aller comme au retour, hiver comme été. Le trajet le plus 
long est celui qui ne nécessite pas la traversée de la Manche : il y a cinq jours de 
voyage entre Bruxelles et Paris (environ 300 km), contre quatre seulement entre 
Bruxelles et Londres d’une part (environ 300 km), Londres et Paris de l’autre 
(environ 400 km). Pour franchir les Alpes à cheval, les conditions climatiques 
sont plus éprouvantes : de Neuchâtel à Bolzano (Bozen), Pourtalès note qu’il 
faut sept, neuf, onze à douze jours « selon qu’il y a beaucoup ou peu de neige » 25. 
La durée du voyage change pour une même distance, mais un jour a toujours 
la même valeur. Cette précision dans le décompte du temps témoigne de son 
importance capitale pour le négociant.

23 Pierre-Frédéric Droz, Récit fidèle de mes aventures et des choses que j’ai vues dans les 
différents voyages que j’ai faits depuis l’année 1768 jusqu’à 1775, avec des observations 
sur les pays, royaumes, villes, provinces, lacs, fleuves, rivières, nations, mœurs et religions, 
Amsterdam, aux dépens de l’auteur, 1776, chapitre XX (cet ouvrage m’a été aimablement 
communiqué par Alphonse Rivier, archiviste à Pully)  ; Auguste Bachelin, «  Un voyageur 
neuchâtelois. P.-F. Droz, l’Américain », Musée neuchâtelois, 1885, p. 102-109, 122-129, 155-
160, 184-188 et 203-205.

24 AEN, Fonds Pourtalès, 7.
25 AEN, Fonds Pourtalès, 4/III.
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ESPACE ET TEMPS : DES OBJETS CRÉÉS PLUTÔT QUE DES CADRES

Le choix de la direction et du sens des déplacements permet d’identifier quel 
est le mécanisme de centralité ou de décentralité qui l’emporte à l’intérieur du 
processus de centralité-décentralité (tableau 5). 

Les réflexions sur une organisation spatiale optimale prônée par les autorités 
s’inscrivent clairement dans une logique de centralité. En 1755 par exemple, 
Turgot

jugeait que les arrondissements ou districts devaient être déterminés de manière 
qu’ils ne renfermassent aucun village distant de huit à dix mille toises du chef 
lieu, parce qu’il fallait que chacun pût y aller réclamer son droit, faire ses affaires et 
revenir coucher chez soi. Il [Turgot] trouvait que les provinces ne devaient jamais 
avoir plus de dix lieues de rayon 26.

Turgot préconise donc d’organiser les déplacements entre lieux habités 
hiérarchiquement organisés : ils doivent s’effectuer du lieu hiérarchiquement 
le plus bas (village) vers le lieu hiérarchiquement le plus haut (chef lieu) et 
réciproquement, en vertu d’une économie de temps. De même, les grands chantiers 
routiers du xviiie siècle en France renforcent la centralité. Ils privilégient la capitale 
(routes de première classe) d’une part, le tracé rectiligne de l’autre. « Aux yeux des 
contemporains, la ligne droite illustre la raison du plus court chemin » 27.

Or, souvent, ces règles idéales ne se vérifient pas dans les déplacements réels, 
qui n’obéissent guère aux normes de centralité rêvées par les autorités. Ainsi, le 
mécanisme inverse, la décentralité, s’observe dans les trois cas évoqués dans cet 
article :

1) Pourtalès, qui habite la petite ville de Neuchâtel (environ 4 000 habitants) va 
directement vers deux métropoles européennes (Londres et Paris) en négligeant les 
villes intermédiaires : Besançon, Genève ou Bâle. Sa logique n’est pas de privilégier 
la proximité et il court-circuite la hiérarchie.

2) Lorsque le colporteur Joseph Violland quitte la montagne (Nancy-sur-Cluses) 
pour rejoindre sa région de colportage au nord de la Suisse, il construit également, 
mais de manière différente, une hiérarchie marchande qui n’est pas celle de la 
proximité : loin de se rendre dans les villes les plus proches (Annecy, Genève ou 
Lausanne), il commence par effectuer un long périple. Une fois arrivé, bien que 
le temps du voyage ait changé, les déplacements n’obéissent pas à une logique de 
proximité fonctionnant au profit des villes les plus proches.

26 Œuvres de Turgot et documents le concernant, éd. Gustave Schelle, Paris, F. Alcan, 1913-
1923, 5 vol., t. IV, p. 571-572 (je souligne).

27 Marc Desportes, Paysages en mouvement..., op. cit., p. 16-43, précisément p. 29 pour la 
citation.
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3) Les riches voyageurs curieux, comme Goethe accompagnant le duc de 
Weimar, privilégient les villes, en Italie et en France, d’abord au gré de leurs 
choix subjectifs. Leurs parcours européens n’ont rien à voir avec une logique 
hiérarchique de proximité.

L’observation des mobilités vient ainsi bousculer des idées largement répandues. 
D’une part, les logiques de proximité et de hiérarchie n’interviennent pas dans les 
déplacements observés. De l’autre, la perception des distances et du temps montre 
qu’ils ne sont pas toujours linéaires ou réciproques (tableau 6). 

Il y a symétrie dans les deux cas de Turgot et de Pourtalès. Pour Turgot, les 
distances de l’aller ne sont en principe pas différentes de celles du retour. Pour 
Pourtalès, le temps de déplacement entre les trois grandes villes de Bruxelles, 
Londres et Paris, mesuré en jours, est toujours le même, quel que soit le sens du 
voyage. Il s’agit d’un temps uniforme perçu de manière linéaire. La première lieue 
est identique à la dernière et à toutes les autres.

Cependant, il n’y a pas nécessairement réciprocité des distances ni uniformité 
du temps pour Violland. Sa mesure subjective des distances et du temps n’est sans 
doute pas uniforme : une heure passée à aller de foire en foire n’a sans doute pas 
la même valeur qu’une heure sur le trajet entre son foyer et sa région d’activité. 
Enfin, Goethe trouve le retour trop long quand il est ennuyeux. Pour cet homme 
curieux de nouveautés, un kilomètre n’égale pas un autre kilomètre et la durée 
subjective du voyage n’est pas la même à l’aller et au retour 28.

Les différences dans la perception des distances et du temps ne fonctionnent 
donc pas comme une norme valable pour apprécier le processus de centralité-
décentralité. En effet, Pourtalès, dont la logique de déplacement est décentrale, a 
une perception linéaire des distances et du temps, alors que Violland et Goethe, 
qui ont comme lui une logique de déplacement décentrale, ont une perception 
non linéaire et non réciproque.

On peut conclure provisoirement de cette étude de divers voyageurs à la fin 
du xviiie siècle que la vitesse objective des déplacements et leur perception 
subjective n’influent pas sur le mécanisme de centralité-décentralité, aussi bien 
quand la « centralité » l’emporte sur la « décentralité » que dans le cas contraire. 
La perception de la vitesse et de la durée des voyages est non discriminante des 
mécanismes de centralité-décentralité. En revanche, le choix de la direction et 

28 Sur la non-réciprocité des distances géographiques, voir Georges Nicolas, « Distances »,  
dans Jean-Paul Ferrrier, Jean-Claude Hubert et Georges Nicolas [ou collectif Erato Stene], 
Alter-géographies..., op. cit., p.  63-65 et sur la non-linéarité du temps, Pierre Dubuis, 
« Concurrence et conflits de temps », ibid., p. 47.
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du sens des déplacements est discriminant : il permet d’identifier quel est le 
mécanisme qui l’emporte à l’intérieur du processus de centralité-décentralité. La 
décision (libre ou contrainte) de se rendre vers le « lieu » le plus proche au nom 
d’une rationalité politique ou d’une nécessité économique procède d’une logique 
de fonctionnement « centrale » par rapport au lieu de départ. Le fait de se déplacer 
vers un lieu qui n’est pas le plus proche ou celui qui est prescrit par les autorités 
administratives et politiques traduit une logique de fonctionnement « décentrale » 
par rapport au lieu de départ.

La vitesse n’est pas un progrès pour tous. La distance parcourue combine les 
lieues (kilomètres) à la durée du parcours, aux opportunités du voyage, au but 
recherché et au statut social. Tous ces phénomènes ont pour seul dénominateur 
commun de se situer à la surface de la terre. Durée et vitesse (distance) ne sont pas 
des cadres indépendants des acteurs, mais des objets construits et influencés par 
la valeur que les voyageurs accordent aux sites qu’ils traversent et aux lieux où ils 
se rendent, ainsi que par les conditions matérielles et psychologiques du voyage. 
Le temps en soi n’existe pas plus que l’espace en soi.
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ANNEXE

« Italiens » en voyage, 1799

Ces voyageurs passent à Bâle en 1799 29. On peut reconstituer leur parcours à 
l’aide de la liste des visas précédemment portés sur leurs passeports.

Les tabelles recensant les entrées ont été remplies par le secrétaire de la 
municipalité, Matthäus Merian, qui est aussi archiviste et professeur de grec. 
Merian connaît bien les langues latines, ce qui lui est très utile pour comprendre 
et transcrire la profession et le lieu d’origine des nombreux voyageurs 
francophones ou italophones qui passent à Bâle ; il est aussi au courant des 
nouvelles divisions politiques de l’Europe et précise toujours où se trouvent les 
lieux cités ; il indique entre autres les noms des nouveaux départements français.

Tableau 1. La hâte de deux négociants

Augustin Longnemall et Joseph Piesa, négociants (Handelsmänner) originaires 
de Sestri près de Gênes. Leur passeport a été délivré le 24 septembre 1799 à 
Mannheim. Ils rentrent peut-être de la foire de Francfort, qui s’est tenue du 
25 mars au 8 avril. Distance totale parcourue : 265 km environ. Durée du voyage : 
5 jours. Moyenne journalière : 53 km.

Lieu de passage Date Distance approximative
Mannheim 24/04/99 -
Spire 24/04/99 20 km
Germersheim 25/04/99 20 km
Herrlisheim 30 26/04/99 75 km
Strasbourg 26/04/99 25 km
Sélestat 27/04/99 40 km
Colmar 27/04/99 20 km
Bâle 29/04/99 65 km

29 AFS, B 1750 b (la source est en allemand).
30 Au nord de Strasbourg.
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Tableau 2. La Tournée printanière de deux potiers d’étain

Carl Anton Montano et Jean Brigandi, potiers d’étain (Zinngiesser), originaires 
de Mergozzo au Piémont, qui habitent Ergersheim dans le département du 
Bas-Rhin, vont à Strasbourg. Leurs passeports ont été délivrés le 20 mai 1799 à 
Geispolsheim, département du Bas-Rhin. Distance totale parcourue : 345 km 
environ. Durée du voyage : 11 jours. Moyenne journalière : 31,5 km.

Lieu de passage Date Distance approximative
Geispolsheim 20/05/99 -
Bâle 25/05/99 100 km
Balsthal 26/05/99 45 km
Soleure 26/05/99 20 km
Berne 27/05/99 40 km
Langnau 28/05/99 30 km
Soleure 29/05/99 45 km
Balsthal 30/05/99 20 km
Bâle 31/05/99 45 km

Tableau 3. Les petites étapes d’un colporteur

Charles-Joseph Stantquist, marchand colporteur de Sen in Cisalpina, va à 
Berne. Son passeport a été délivré le 2 septembre 1799 à Lausanne. Distance totale 
parcourue : 325 km environ. Durée du voyage : 36 jours. Moyenne journalière : 9 km.

Lieu de passage Date Distance approximative
Lausanne 02/09/99 -
Payerne 09/09/99 45 km
Neuenegg BE 10/09/99 40 km
Berne 13/09/99 15 km
Escholzmatt LU 17/09/99 45 km
Lucerne 21/09/99 40 km
Zurich 27/09/99 55 km
Bâle 08/10/99 85 km

Tableau 4. Durée des voyages de Jacques-Louis de Pourtalès 
entre Londres, Bruxelles et Paris

4.1. Entre Bruxelles et Paris (environ 300 km)

a) Bruxelles – Paris : 19/05/1782 après-midi – 24/05/1782 (5 jours, 61 km par 
jour) ; 02/08/1785 – 07/08/1785 (5 jours, 61 km par jour)
b) Paris – Bruxelles : 13/06/1781 – 18/06/1781 (5 jours, 61 km par jour) 

4.2. Entre Bruxelles et Londres (environ 300 km) 

a) Bruxelles – Londres : 22/11/1783 – 26/11/1783 (4 jours, 74 km par jour)
b) Londres – Bruxelles : 15/01/1784 – 19/01/1784 (4 jours, 74 km par jour) ; 
19/07/1785 – 23/07/1785 (4 jours, 74 km par jour)
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4.3. Entre Londres et Paris (environ 400 km)

a) Londres – Paris : 27/07/1776 « de grand matin » – 31/07/1776 (4 jours, 
100 km par jour)
b) Paris – Londres : 17/11/1790 – 21/11/1790 (4 jours, 100 km par jour)

Tableau 5. Distance et proximité : la centralité et la décentralité s’opposent

Centralité Décentralité
Distance : proximité Turgot :

se rendre dans le lieu hié-
rarchiquement le plus proche 
(économie de déplacement)

Pourtalès, Violland, Goethe :
le déplacement le plus intéres-
sant n’est pas vers le lieu hié-
rarchiquement le plus proche

Tableau 6. La mesure des distances et du temps 
n’influe pas sur la centralité et la décentralité

Perception linéaire et réciproque Perception non linéaire et non  
réciproque

Mesure subjective des 
distances de déplacement

Turgot, Pourtalès : 
symétrie ou réciprocité des distances 
lors des déplacements
1 km = 1 km,
quel que soit le chemin suivi

Goethe, peut-être Violland :
le sens du déplacement influe sur le 
choix et la perception du déplace-
ment
1 km ≠ 1 km

Mesure subjective du 
temps de déplacement

Pourtalès :
1 heure = 1 heure d’horloge 

Goethe, peut-être Violland :
1 heure ≠ 1 heure
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