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INTRODUCTION

Nous avons voulu apportcr ici uiie contribution a I'histoire

de I'expansion iranQaise a I'etranger dans la premiere moitie

du XVII® si^cle.

C'est un fait extremement connu que la Revocation de I'Edit

de Nantes a jete en Hollande quelque cent mille refugies qui

ont augmente la prosperite de ce pays, y ont fait souche, et dont

les descendants ont, jusqu'a nos jours, garde I'usage du fran-

^ais dans leurs eglises. Encore fallait-il expliquer pourquoi

les persecutes avaient prefere la Hollande a beaucoup d'autres

contrees qui leur etaient plus faciles d'acces. C'est, disons-le

d'un mot, qu'ils suivaient la voie tracee par leurs peres pour

qui la Hollande avait ete, bien avant 1685, pendant tout le

cours du xvii® si^cle, non seulement un refuge, mais surtout

un sejour de predilection.

Elle I'etait pour les protestanls fran^ais, mais aussi, dans un
grand nombre de cas, pour les catholiques, lorsque ceux-ci

avaient soif d'independance et de liberte. On ne I'ignorait pas

en ce qui touche Tun d'cux, le i;rand Descartes ; on a bien lu

egalement, quelque part, soit dans une de ses biographies, soit

ailleurs, dans des manuels, des phrases comme celles-ci :

« De jeunes gentilshommes frangais se rendaient aux Pays-

Bas pour y servir sous Maurice » ou bien : « L'Universite de

Leyde etait frequentee par des etudiants de diverses nations ».

A ces phrases vagues, a ces notions imprecises, il fallait

substituer, selon les exigences de la methode moderne, des faits,

des dates, des noms et, selon d'autres exigences non moins

imperieuses, sans lesquelles cette methode n'est qu'un parche-

minement de I'histoire, sous ces noms, mettre des etres et dans

ces etres, si possible, une etincelle de vie, en sorte qu'il puisse
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nous paraitre avoir ete meles nous-memes aux cohortes de ces

lointains pionniers de notre civilisation de jadis.

Frequentation profitable, car ce n'etaient pas que des maitres

d'armes, des « friseurs », des « perruquiers » et des danseurs,

que nous envoyions au dehors, c'etaient de brillants officiers,

comme Odet de la Noue, les deux Bethunes, les deux Chastillon>,

les Hauterive, les Courtomer, les Bouillons, dont I'un s'appelle

Turenne, les La Force, les d'Estrades ; mais, pour prendre part

aux combats de ces Regiments fraiiQais an service des Eiats

et penetrer leur existence, ne valait-il pas mieux se placer dans

leurs rangs aux cotes d'un simple soldat, qui fut en meme temps

un vrai poete : « Jean de Schelandre » ? et ce sera notre pre-

mier livre.

Le Livre II est reserve aux combats,plus pacifiques de I'in-

telligence. Ce que la pensee frangaise a apporte a VUniversite

de Leyde, et, partant, a la civilisation hoUandaise, en son « Siecle

d'Or », comme Tappellent ses historiens, on ne le dira jamais

assez. Ses deux premiers professeurs, en 1575, Feugueray et

Cappel, sont deux Frangais. Son premier programme est redige

par un Fran^ais, le meme Feugueray et, apres eux, dont le

sejour fut de courte duree, c'est un defile des meilleures de nos

gloires dans le Cloitre des Beguines voilees, puis dans celui des

Dames blanches.

En theologie, apres les deux pasteurs que nous avons nommes,
c'est Lambert Daneau, de Beaugency-sur-Loire, Du Jon^

qui est de Bourges, Polyander, qui est de Metz, Saravia et

Trelcat, qui sont de 1'Artois, Du Moulin, qui est des environs

de Paris et plus tard Rivet, qui est du Poitou. En droit, ce n'est

rien moins que I'emule de Cujas, le celebre Hugues Doneau
qui y fonde les etudes juridiques. En science, c'est le grand bota-

niste De L'Escluse, d'Arras ; mais c'est surtout dans les lettres

que nous donnons a la vieille Universite hoUandaise un eclat

extraordinaire, en lui cedant le plus grand philologue du
xvie siecle, Joseph Juste Scaliger : non pas pour occuper

une chaire, car il n'a pas I'obligation d'enseigner, mais pour

recevoir un traitement, considerable pour I'epoque, a seule

fin d'enrichir I'Universite de sa presence et celle-ci, comme son

historien M, Molhuysen le reconnait et comme I'avouait aussi

un savant allemand, M. von Wilamovitz-Mollendori', lui doit

en grande partie sa reputation. L'experience fut si heureuse
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qu'ellc fut recommcncee ct, Scaliger etant mort en 1009, on
laissa sa place vide, jusqu'a ce qu'un Fraii^ais encore, qui est

a la philologie du xvii« si^cle ce que Scaliger est a la philologie

du xvi^, Claude Saumaise, filt appele a I'occuper dans les

memes conditions, ce qu'il fit jusqu'a sa mort, survenue en 1653.

La vie de Descahtes, a laqueile nous consacrons notre

III® livre, semble en faire une synthese des deux predecents,

car, si, en 1618-1619, nous le trouvons, a Breda, soldat de Mau-
rice et mele aux aulres gentilshommes fran^ais qui se lormaient

a Tecole du prince d'Orange, nous le retrouvons, en 1629,

immatricule a la petite Universite de Franeker-en-Frise et, en

1630, a celle de Leyde. Mais toute son existence, de 1629 a 1649,

c'est-a-dire pendant ses annees de production, n'est-elle pas

etroitement melee a celle des universites hollandaises, ou il

recrute des disciples a la philosophic nouvelle, et parmi les

maitres et parmi les eleves ?

Xe suit-il pas Reneri a 1' « ficole illustre » de Deventer en 1632,

ne s'installe-t-il pas aupres de lui a Utrecht, en 1635, ne

guide-t-il pas la les recherches de son eleve Regius ? Tout ceci

ne va pas sans luttes et nous assisterons aux duels a la

plume de Descartes contre Voetius, le professeur de I'llniversite

d'Utrecht, contre Schoock, le theologien de I'Universite de Gro
ningue, contre Revius et Triglandius, les theologiens de I'Uni-

versite de Leyde.

Mais malgre ces « chahuants », comme les appelle Descarter.,

la lumiere se repand. « Tels esprits, dira le pasteur Colvius

en 1657, empeschent le cours libre de la verite, qui neanmoins

percera avec le temps tous ces obstacles ^. » Le fantome d'Aris-

tote recule pas a pas dans les tenebres, elTare du plein jour de la

verite. Ce n'est pas le moindre honneur des Universites hollan-

daises d'avoir ete les premiers foyers du Carlesianisme, qui est

toute la pensee moderne, car la notion de Dieu meme n'y est

rcQue qu'a la condition d'etre fondee en raison, et la raison est

« I'instrument universel » ^

La biographic de Descartes est une merveilleuse le^on de

tolerance donnee au monde par un philosophe Iran^ais, vivant

en terre hollandaise. Ce cathohque y exerce, sans entraves.

1. (Euvres dc Descartes, ^d. Adam et Tannery, t. XII, p. 485, note d.

2. Ibid., t. VI, p. 57, 1. 8-9.
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son culte avec ses amis, Corneille van Hoghelande a Leyde,

les abbes Ban et Bloemaert a Harlem, Cater a Alkmaar.

Cela ne I'empeche pas d' avoir des disciples protestants, comme
Reneri, Regius, Heereboord, des amis protestants, comme Cons-

tantin Huygens, van Surck, de Wilhem ; de laisser baptiser

une fille naturelle, Francine, au temple ; de guider enfm dans

les sentiers ardus de la philosophic independante et dans la

metaphysique des Passions, une calviniste fervente, la princesse

Elisabeth.

« Vivant ici avec I'espoir d'y pouvoir jouir de la liberte de

religion... », ecrit Descartes aux Curateurs de I'Universite de

Leyde. C'est a cette liberte, tant politique que religieuse, que

Balzac consacre sa dissertation scolaire, redigee dans la meme
Universite de Leyde, en 1613, et que nous donnerons ici, pour

la premiere fois, depuis I'edition de 1665 ; c'est cette liberte

encore qui y conduit Scaliger comme en un port de refuge

contre la tempete des guerres de religion ; c'est cette liberte

enfin qui y retient un Saumaise, malgre les inconvenients du

climat, la mauvaise humeur de son epouse et la jalousie de ses

collegues.

De la dissertation de I'eleve Balzac, a la lettre du comte de

Mirabeau Aux Bataves siir le Stathouderat (1788), il y a une chaine

continue, dont le Discours de la Methode, de Descartes, et les

Pensees sur la Comele de Bayle, sont les anneaux. La theorie

fran^aise de la liberte politique trouvait « chez le plus ancien

des peuples libres » ^, des applications et des modeles sur lesquels

nos Frangais de Hollande et nos voyageurs ne cessaient d'attirer

r attention de leurs compatriotes.

D' avoir ete ainsi par ces illustres botes et par de plus humbles :

etudiants, savants, hommes de lettres, un des asiles de choix

de la pensee frangaise, un des lieux ou celle-ci s'est developpee

et epanouie avec le plus de vigueur et d'independance, poussant

plus droit que si elle avait du croitre seulement dans I'ombre du
vieux Louvre, cela cree a la Hollande un eternel titre de gloire,

et, a la France, une dette de reconnaissance sacree envers elle.

Que le Discours de la Methode, quintessence de I'esprit fran-

^ais en meme temps que chef-d'oeuvre de la prose fran^aise,

1. Aux Balaves sur le Stathouderat, par le comtc de Mirabeau, 1788 ; un vol. in-8°.
L'ouvrage commence ainsi : « C'est un jour de deuil pour I'Europe que celui oil

I'invasion prussienne a deconcert^ vos nobles projcts, infortunds Bataves 1 »
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ait ete con^u, 6crit, imprim6, en Hollandc, n'est-ce pas d6ja

uii symbole ? Nous publions ici, pour la premiere fois, le contrat

d'6dition de ce Discours de la Methode, signe par Rene Descartes

et son editeur Jean Maire et r6dige en fran^ais par un notaire

de Leyde.

C'est dire que, pour 6tablir I'authentique anciennete de I'in-

fluence fran^aise dans les Pays-Bas du Nord, sous les auspices

d'une alliance politique et militaire d'un demi-siecle, de 1598

a 1648, nous avons explore leurs archives et leurs bibliotheques,

mais, si consciencieuses qu'aient ete nos recherches, en vue

d'ouvrir leurs tresors a notre histoire litteraire tant frangaise

que latine ^ elles sont sans doute restees incompletes et des

chercheurs plus heureux y feront certes encore de fecondes

decouvertes.

Ce serait un resultat sufTisant, si le present ouvrage pouvait

les leur faciliter et leur etre un guide dans leurs explorations.

Nous faisons appel aux archivistes, aux professeurs et aux etu-

diants neerlandais, pour qu'ils veuillent bien corriger, amender,

completer, developper cette etude d'un etranger, sincerement

attache a la Hollande, precisement parce qu'elle lui oflrit spon-

tanement, a lui aussi, une hospitalite liberale, bienveillante et

amicale.
Gustave Cohen.

Puisque j'ai parl6 des archivistes et de bibliotii6caires hollandais,

qu'il me soit permis d'adresser ici mes remerciements -k MM. Fruin,

directeur du Rijlcsarchief ; Byvanck, biblioth^caire en chef de laBiblio-

th^que Royale ; A. V. Byvanck, conservateur des manuscrits

;

Japikse, directeur des publications historiques k la Haye ; Blok,

conservateur des arcliives de 1' University de Leyde ; de Vries,

l)ibliothccaire en dief de la menie Universite ; Buchner, conserva-

teur des manuscrits ; Overvoorde, directeur des Arcliives munici-

pals ; Bijleveld, archiviste au m§me d6p6t ; le pasteur Cler, con-

servateur de la Bibliothfeque wallonne k Leyde ; van Sommeren,
biblioth^caire en chef de 1' Universite d' Utrecht ; S. Muller, archiviste

d' Utrecht ; Henkel, conservateur, M^^® Blok, attachec ; Beets, ancien

conservateur adjoint du Cabinet des Estampes au Rijksmuseum ;

Burger, biblioth^caire en chef de 1' University d'Amsterdam et k

1. Une fois de plus apparaltra, en I'occasion, cette v6rit6 que I'histoire litte-

raire latine doit 6lre 6tudi6e paralldlement k la litt6rature nationale, aussi bien
au XVII8 si^cle qu'^ la Renaissance et au moyen-age. II y a 1^ pour nos jcuncs tra-

vailleurs des mines immenses k creuser.
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jVjme Berg, bibliothecaire adjointe, ainsi qu'a mes anciens eleves de
rUniversite d'Amsterdam : JV1M. Fransen, Riemens et Tielrooy, a
qui je dois divers renseigncments.

Je ne saurais oublier non plus I'accueil que j'ai re^u a Londres au
British Museum, de la part de MM. les bibliothecaires Pollard et Wood ;

a la Bibliotheque Nationale, de la part de M. Omont ; a la Bibliotlieque

de I'Arsenal, de la part de M. Bonnefon ; a la Bibliotheque de I'His-

toire du protestantisme fran^ais, de la part de M. Weiss.
Enfln ce serait une singuliere ingratitude que de ne pas dire bien

haut tout ce que mon travail doit d'ameliorations et de remaniements
utiles a la critique du Maitre de I'Histoire litteraire de la France,
j'ai nomme M. Gustave Lanson, sous les auspices duquel cet ouvrage
a 6te presente a la Sorbonne pour I'obtention du titre de Docteur es

Lettres.
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IIKGLMENTS FllAXgAlS AU SERVICE DES ETATS

LN POETE SOLDAT : JEA^ DE SCUELANDKE

GENTILHOMME VERDLNOIS

<• Le Septcntrion d'oCi nous vcrrons csclorrc

cl cspanouir un Orient cramoisi, plain d'es-

clairs, qui produira scs orages violents. »

(Agrippa d'Aubign^, 'Histoire Universelle )

.

« Le guerrier qui deflend nompareil en verLus,

Do i'acier de Cesar, les raisons de Brutus ».

(Jean de Schelandre)





CHAPITRE PREMIER

INTRODUCTION

On connait assez bien I'oeuvre ILtteraire de Jean de Schelandre

surtout depuis que M. Haraszti a reedite, dans rexcellente

collection de la«Societe des textes fran^ais modernes», la version

originale de la tragedie Tyr ct Sidon (1608) ^. C'est que Jean de

Schelandre est en effet un des bons tragiques « precorneliens »

du xvii^ siecle et qu'il tient une place honorable a cote d'un

Antoine de Montchrestien ^, dans la periode de calme succe-

dant a I'orage des guerres de religion, a un moment ou une so-

ciete, aspirant a la regularite et a I'ordre, traduit cette tendance,

sur la scene, par des tragedies a forme presque classique, et,

dans la poesie, par les Odes et la doctrine de Malherbe.

Mais, apres I'assassinat d'Henri IV, le trouble qui agite les

esprits, se refletera dans Ic triomphe d'une forme d'art plus

1. SociETii: DES TEXTES FRANfAis MODERNEs : Jcan (Ic Schclandrc, Tyr et Sidon
ou les (unestes amours de Belcar et de Meliane, tragedie. Edition critique publi^c par
Jules Haraszti. Paris, Corn^lj% 1908, 1 vol. in-18, lxx-172 pp. J'ai examine les

exemplaires connus, colui du BVitish Museum (1073 a 23) et celui de la Bibliotheque
de I'Arsenal. A tous deux manque le privilege accord6 k Daniel d'Anch^res, ana-
gramme de Jean de Schelandre. 11 fait d^faut aussi k un troisi^me exemplaire que
M. Haraszti n'a pas connu, celui de la Bibliotheque Nationalc (Reserve Yf 4264),
qui a appartenu i Asselineau. Voici la reproduction de la feuillc de litre de Londres :

Les Funestes Amours de Belcar el Meliane, dedi^es au Roy d' Angleterre, par Daniel
D'Ancheres, gentilhomme Vcrdunois. A Paris, chez Jean Micard, tenant sa boutique
au Palais en la Gallerie allant i la Chancellerie, 1608, Avec Privilege du Roy; 1 vol.

pet. in-24. L'exemplaire du British, qui comprend 96 + 72 pages, comme celui de
Paris, est pr^c^dd de 13 feuillets non pagin^s, les huit premiers avec signatures (a 8).

II est reli^ (au dos, une couronne royale et la marque J. R. moderne) avec L»
Semaine ou Creation du Monde du Sieuf Christofle de Gamon, contre celle du Sieu>
duBartas... Paris, Gedeon Petit, 1609, 1 vol. de 12 feuillets et 128 pages. II est
6\ident que la feuille de litre de Londres a dQ fitre imprimee pour le roi d'Angleterre
et en vue de son seul exemplaire, conserve au British Museum, car le litre de celui

dc la Bibl. Nationale est tout h fait different : Tyr el Sidon, Tragedie, ou les Funestes
Amours de Belcar et Meliane. Avec autres meslanges Poetiques par Daniel d'An-
cheres, gentilhomme Verdunois. A Paris, etc. (Le reste comme dans le volume dc
Londres).

2. Pour la bibliographic, se reporter k I'indispensablc Manuel bihliographique
de la Littiralure fran^aise moderne (1500-1900) de M. G. Lanson. Nouvelle ed.,

Paris, Hachette, 1914, in-8°, n°* 4751-4742 bis (Schelandre) ; n"' 2898-2908
(Montchrestien) ; n"" 4751-4754 (Alexandre Hardy).
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iiidependante, plus relachee, et ce seront la Pyrame et Thisbe

de Theophile i, les Bergeries de Racan % puis surtout, la prodi-

gieuse fantaisie d'un Alexandre Hardy ^. Le poete aux gages

de Valleran Lecomte * fait regner au theatre la tragedie a denoue-

ment heureux ou, comme on disait alors, a « succez » favorable,

chatoyante d'aspect et trepidante d'action, sans laquelle le Cid

n'est meme pas concevable.

Seduit par la vogue des pieces de Hardy, Jean de Schelandre,

vingt ans apres avoir publie, en 1608, sa tragedie reguliere de

Tyr et Sidon, la reprend, a I'invitation de ses amis, la remanie,

la transforme en tragi-comedie, la farcit d'episodes grotesques

et parfois obscenes, 1' allonge en deux journees et dix actes ^

y promene le spectateur a travers le decor simultane d'une scene

unique ^ de Tyr a Sidon et de Sidon a Tyr, sur des bateaux et

dans des prisons, par les rivages des mers et les pentes des

montagnes, si bien que son oeuvre primitive, laquelle d'ailleurs

ne fut peut-etre pas jouee, en devint meconnaissable.

Le public, habitue a une Felismene ' ou la scene, qui, au pre-

mier acte, est en Espagne, passe en Allemagne au second, sans

changement de decors, dut etre ravi. Ne I'eut-il pas ete, qu'une

preface retentissante de Francois Ogier ^ embouchant pour I'au-

1. Entre 1617 et 1619 ou bien 1621 et 1623, cf. Gustave Lanson, Etudes sur les

origines de la tragedie classique en France, dans la Revue d'histoire litteraire de la

France, 10« ann6e, 1903, p. 228.
2. 1622-1623. Cf. G. Lanson, ibid., p. 229 et Hisloire de la lilterature frangaise,

12<= ed., Paris, Hacliette, 1912, 1 vol. in-18, p. 384. CEuvres de Racan, ed. Tenant de
Latour, 1857, 2 vol. in-16 (Bibliotheque Elz6virienne), p. 28 k 135 au tome I.

3. Cf. E. Rigal, Alexandre Hardy. Paris, Hachette, 1889, in-8o.

4. E. Rigal, Le Theatre frangais avant la piriode classique; Paris, Hachette, 1901,
1 vol. in-18, p. 83 et suiv.

5. Viollct le Due, Ancien Theatre frangais. Paris, Jannet, 1854 et s., au tome VIII
(1856) (Bibliotheque Elzeviricnne), p. 5 ^ 225. L'exemplaire de I'edition princeps
a la Bibliotheque Na'ionale (Reserve Yf 4075) porte pour litre : Tyr et Sidon, tragi-

com^die divisee en deux journees. A Paris, de rimprimerie de Robert Estienne,
rue S'-Jean-de-Beauvais. Avec privilege du Roy, 1628.

6. Voir notre Hisloire de la Mise en scene dans le theatre religieux frangais au
Moycn-Age. Paris, H. Champion, 1906, 1 vol. in-8'', p. 11, pp. 72-73 et VEmlulion
de ia Mise en Seine dans le Theatre frangais. (Bulletin de la Socidle d'Histoire du
Theatre, 9e annee, janvier-avril 1910, p. 81-99.)

7. Felismene, tragi-comedie, par Alexandre Hardy, Parisicn, dans le Theatre
d'Alexandre Hardy, Parisien, tome II. A Paris, chez Jacques Quesnel, 1626

;

p. 143 ets. de la reimprcssion de E. Stengel, t. III. Marburg, Elwert, 1883, in-18o.

8. On la lira en tete de Tyr et Sidon, tragi-comedie divisee en deux journees.
Paris, Robert Estienne, 1628. L'auteur n'est nomme que dans le privilege et dans la

preface, qu'on trouvera au tome VIII de V Ancien theatre frangiis, pp. 9 a 23. II atou-
jours regne dans I'histoirc litteraire la plus grande confusion au sujet des relations
entre la piece de 1608 et celle de 1628. Tout recemment encore, dans une tres bonne
Anthologie poetique frangaise, XVII^ siecle ; Paris, Garnier, s. d., 2 vol. in-18, au t. 1,

p. 159, M. Maurice Allem reporte erronement a 1608 la preface de Fr. Ogier ctln
tragicomedie. Par contre il appelle « edition nouvelle, donnee en 1628 » ce qui est, en
fait, une veritable « refafon », pour employer un mot cher k Gaston Paris.



INTRODUCTION : JEAN DE SCHELANDRE 17

ieur la trompette de la Renomm^e, I'aurait persuade qu'on

6tait en presence d'un authentique chef-d'oeuvre, devant lequel

devaient c6der loutes les regies pseudo-aristoteliciennes, dont

la tyrannic commcn^ait deja a peser ^

Les stapes dc I'histoire lilteraire sont souvent marquees

par des prefaces. Avoir suscite, neuf ans avant la querelle du

Cid*, et deux si^cles avant la preface de Cromwell ^ un manifeste

centre les Unites, c'est le principal titre de gloire de Jean de

Schelandre et le seul qui lui ait fait conferer les honneurs des

manuels, ces pantheons de la reputation.

Cependant, ce n'est pas ce meritela qui a appele sur lui notre

attention, mais plutot cette circonstance particuli^re du sejour

qu'il fit en Hollande et de sa double activite litteraire et mili-

taire en ce pays. Le point de depart de notre recherche fut

cette phrase * d'une biographic perdue, oeuvre du po^te Colletet \

utiHsee jadis par Asselineau ^ dans une brochure que cite M. Ha-
raszti '

: « il fut envoye en Hollande pour y faire ses premieres

armes ». « Entre simple soldat dans I'armee de Turenne, il passa

1. A la mfime date, dans sa province, le Jeune Corneille ne semble pas encore
en avoir cntendu parler, s'il faut en croire le d^but de VExamen de Clitandre : « Un
voyage que je fis h Paris, pour voir le succes de M^lite, m'apprit qu'elle n'^loit pas
d^ns les vingt et quatre heurcs : c'6toit I'unique r^gle que Ton connUt dans ce tenips-

1^ » (CEuvres de P. Corneille, M. Martv-Lavaux, Les grands Ecrioains de la France,
t. I, p. 270).

2. En 1637. Cf. Gaste (Armand), La querelle du Cid. Paris, Welter, 1899, in-8<>.

3. Maurice Souriau, La Preface de Cromwell. Paris, Soc. fr. d'imp. et de librairie,

1 vol. in-18, 1897.
4. Que voulut bien me signaler M. Gallas, le distingu6 Iccteur de litt^rature

franfaise ^ I'Universit^ d'Amsterdani.
5. G. Colletet, Vie des poeles franfais, manuscrit ddtruit en 1871, dans I'incendie

de la Biblioth^que du Louvre (cf. Manuel bibliographique de G. Lanson, n" 1909).

Une restitution de co manuscrit a ^t^ entrcprise par M. Ad. van Bever, qui la fera

])araltre chez Ed. Champion, l.a vie de Jean de Schelandre rie figure pas h^las !

parmi les copies contenues dans le Ms. n. acq. fr. 3073 de la Bibliothfeque Natio-
nale. Cclle que fit jadis Ch. Buvignier a disparu et, malgr^ mes efTorts, je n'ai pu
la retrouver ni k Nancy, ni h Bar-le-Duc, ni k la Bibliothdque Nationale, car le fonds
Buvignier, qu'elle a recemment acquis, ne contient, comme voulait bien me le dire

r^cemment M. Omont, aucun papier appartenant a I'^rudit verdunois.
6. Asselineau (Ch.), Xolice sur Jean de Schelandre, poile verdunois, 1585-1635.

2'' ^d. Alenfon, 18.56, 1 br. in-H".

7. Dans la preface dc son Edition de Tt/r et Sidon, p. vi, n. 1. Aux indications trop
sommaires de ladite note, il faut joindre les n^^ 4740, 4742, 4742 bis du Manuel
bibliographique de G. Lanson, enfin la notice que Ton trouve dans la France Pro-
iestanle des frferes Haag, 1" ed., t. IX, article sur Thin (Robert de). Qu'il nous
soit permis de dire ici tout ce que nous devons h ce monument de T^rudition
francaise. On ajoutera encore : une communication de M. I'abb^ Delabar dans les

M^rnoires de la Soci^t^ philomalhique de Verdun (Meuse), t. XV, 1901, in-S"*, p. xcii-
xciii, stance du 9 Janvier 1901 sous la pr^sidence de M. Bonnardot, et Mimoires
de la Sociil^ des Lellres, Scii-nces et Arts de Bar-le-Duc, 3« s., t. X, pp. 333 k 347:
Confiscations exerc^s sur lex de/enseurs de Jametz par le due de Lorraine (1589-

1590), par C. Chivelle; L'abjuralion d' Anne de Schelandre dans I'Eglise d'Autuiche
en 1683..., par le baron .Max de Finfe de Saint-Pierremont. Sedan, 1908, in-8<>. (Extr.
de la Revue d' Argonne). On trouvera dans la mi^me revue I'^tude du D' Jailliot sur
le Protestantisme dans le Hethelois et dans I'Argonne.
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successivement aux grades de lieutenant et de capitaine. Depuis

lors, il ne se passa guere de campagne, sans qu'il rendit au roi,

tantot comme capitaine, tantot comme volontaire, le service

d'un gentilhomme de sa condition. »

Erreur evidente, ecrit M, Haraszti, car « Turenne n'entra

au service de Hollande qu'en 1624 1, alors que Schelandre

avait quarante ans environ. Celui-ci dut done commencer sa

carriere sous Maurice de Nassau, le celebre stathouder de Hol-

lande.' Le premier volume de Schelandre, paru en 1608, contient

en efTet plusieurs poemes panegyriques sur ce prince : Le Procez

d'Espagne contre Hollande, Plaide des Van 1600, apres la bataille

de Nieuport. Dedie a ires-sage et tres-valeureux capitaine, Maurice

de Nassau, due de Grave, etc. — Ode pindarique sur le voyage

fait par Varmee des Estats de Hollande au pais de Liege Van 1602.

Item sur la prise de Grave. »

« Schelandre etait-il deja soldat vers 1602 ou meme vers 1600,

se demande M. Haraszti ^ e'est-a-dire a I'age de quinze ou dix-

sept ans ? On sent dans ces vers I'homme de metier... Dans un

sonnet public en 1608, il prend conge de la « troupe guerriere

d'Avignon », les soldats de cette ville qu'il appelle « temoins de

ses travaux passes ». A cette epoque il avait done un certain

passe militaire et meme il devait des lors quitter le service, du

moins provisoirement ».

1. Ici M. Haraszti se trompe a son tour. Henri de La Tour d'Auvergne, vicomte de
Turenne, petit-fils de Guillaume le Taciturne et futur mar^chal de France, lut au
service des Etats, comme capitaine dans le regiment de Maisonneuvc, de 1633 k 1637.

Voyez la Resolution du Conseil d'Etat du 5 Janvier 1633 et celle du 11 novembre 1637
citees par le general F. de Bas et le colonel E. J. G. ten Raa dans Icur savant ouvrage
Hei Staatsche Leget, 1568-1795. (Breda, De Koninklijke Mililaire Academie. in-S",

plL t. I, 1911; t. H (1588-1609), 1913; t. HI, 1915; t. IV, 1918 ; cf. p. 104,

n. 4, au tome IV. L'ancienne biographic de Turenne, de « du Buisson », La Vie

du vicomte de Turenne, nouvelle ed.. La Haye, H. van Bulderen, 1688, in-12, p. 27,

porte ceci : « Madame de Bouillon... le fit partir pour la Hollande ou il arriva
le treizieme avril 1627. Le comte Maurice et son frere Henry de Nassau, ses oncles,

lui firent mille caresses, aussi bien que le due de Bouillon (son aine Freddric-Maurice
qui avoit dej^ aquis quelque reputation en ce pais-la). Ce fut done a quinze ans cinq
mois et deux jours qu'il commenga a faire la guerre, car, aussitot qu'il fut arrive,

le comte Maurice lui fit prendre un mousquet, ne lui voulant pas donner de charges
qu'il n'eM appris auparavant comment il falloit obeir ». L'anachronisme que com-
m^et du Buisson consiste i parler de Maurice en 1627, alors qu'il etait mort deux ans
auparavant, le 23 avril 1625. Aii reste M. Roy traite, non sans raison, de roman
cette biographic, oeuvre de Courtilz de Sandras. Cf. Roy (Jules), Turenne, sa vie,

les institutions militaires de son temps, 2« ed. Paris, A. Le Vasseur, 1896, in-8<'.

Je ne sais sur quoi s'appuie M. Roy pour faire venir Turenne en Hollande des 1621.
II est bon de faire observer que, dans le passage de Colletet, Turenne pourrait
designer, non le celebre marschal, mais son pere Henri de La Tour d'Auvergne,
vicomte de Turenne, due de Bouillon (1555-1623), (Cf. le tableau gendalogique qui
figure k la page 314 de Het Staatsclie Leger, t. Ill), mais ce due de Bouillon n'a
jamais dt6, k proprement parler, au service des Etats.

2. Tyr el Sidon, introduction, p. vi.
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C'est a COS questions du savant hongrois que je vais essayer

de rci)ondre aujourd'hui, a I'aide des documents les plus authen-

tiques. Pour le tenter, il fallait partir des poemes dedies a Mau-
rice, mcnlioniies par M. Ilaraszti, mais non reproduits par lui ^

En les lisant atlenlivement, on est irappe, non seulement,

comme il I'a ete d^j^, par la perfection de la iacture, qui

est d'un poete et d'un bon poete, mais aussi par une rigueur

dans le detail qui ne laisse pas de surprendre un peu. Si le Procez

d'Espagne n'apporte dans son titre qu'une date, celledelabataille

de Nieuport, en 1600, connue d'ailleurs de toute la France,

ou ce fait d'armes avait eu un grand retentissement, I'autre

piece, VOde Pindarique sur le voyage fait par Varmee des Estais de

HoUande au pais de Liege Van 1602, item sur la prise de Grave, ne

pouvait avoir ete ecrite que par quelqu'un de tres familier avec

I'histoire des Pays-Bas et probablement meme, par un soldat

ayant pris part a la campagne qui y etait celebree.

II suflisait en effet d'ouvrir une chronique contemporaine,

celle de van Meteren ^ par exemple, pour retrouver dans le

poeme des details strategiques remarquables d'exactitude.

Ce n'est pas tout. A propos du siege de Grave, non seulement

I'auteur mentionnait les grands chefs comme Maurice, le Prince

Guillaume, le Prince Henrj^ les colonels fran^ais Bethune,
Chastillon, Dommarville, mais aussi il citait d'autres noms
d'autant plus curieux qu'ils etaient plus ignores et devaient etre

ceux d'humbles capitaines connus de lui seul : Du Puy, Hame-
LET, Mont-Martin, La Gravelle. Ces notes en vers semblaient

d'un temoin. Restait a le prouver.

11 existe a la Bibliotheque Wallonne de Leyde un immense
repertoire sur fiches, constitue par la Commission * de I'Histoire

1. On les trouvera rdimprinife id, pour la premiere fois, dans nos Pieces Justifl-

caUves I et II. C'est M. Bonncfon, I'^rudit biblioth^caire de 1'Arsenal, qui a eu
la bontd de nous les faire copier et d'en coUationner la copie sur I'exemplaire de Tyr
W Sidon (1608) que possede la bibliotheque de la rue de Sully. Qu'il veullle trouver
ici I'expression dc noire gratitude.

2. L'Hisloire des Pays-Bas, trad, fran^aise par J. de La Haye. La Hayc, 1618,
in-fol.

3. Cette Commission public I'important Bulletin de la Commission pour
I'Histoire des Eglises wallonnes, 1" s^rie, t. I k IV, 1885-1892 ; 2« s^ric, t. I k IV,
1896-1909 ; 3» serie, 8 livraisons parues. la derniere en 1918. Sur ces Eglises, resties
aujourd'hui encore fideles k noire langue, voir G. Cohen, Une Eglise fran^aise
en HoUande (Revue Bleue, 7 oclobre 1911) et surtout : Poujol (D. F.), Histoire et

influence des eglises wallonnes dans les Pays-Bas. Paris, Fischbacher, 1902, I vol.
in-8°. Nous-m<}mcs consacrerons une 6tude k celle manifestation de ractivit^
r^form^e fran9alse k I'^tranger. Kien de plus intt^ressant que cette bibliotheque w&l'



20 REGIMENTS FRANgAIS AU SERVICE DES ETATS

des Eglises wallonnes et consacre aux Reformes beiges et

fran^ais, refugies aux Pays-Bas dans le cours des siecles.

Malheureusement notre poete n'y figurait ni a Schelandre

iii a Chelandre, il faut prevoir en efTet les fantaisies des scribes.

Par centre, parmi les fiches Bethune, se trouvait celle-ci :

« Bethune, -cap. Ostende, 1601. Col., avril 1602. Comp. Dussau,

du Fort, Hamelet, Du Puy,,Chalandre, du Buisson, Ceridos,

MoNTMARTiN ; comp. 145 h. »

Sur cette seule feuille, quatre noms de la piece de vers, outre

celui du poete.

Mais les fiches de la Bibliotheque Wallonne ne portent pas

toujours, malheureusement, I'indication de la source. Seule la

couleur bleue du papier faisait presumer que, comme d'autres

de lameme teinte, dont la provenance etait indiquee, celle-ci avait

cte prise aux Archives de I'Etat a La Haye. Guide par le savant

livre de M. Waddington ^ et par les conseils avertis du directeur,

M. Fruin, j'explorai les fonds du « Staet van Oorloge », c'est-

a-dire du budget de la guerre, les « Commissie-Boeken », dont

les series presentent de regrettables lacunes, les Resolutions

DBS Etats-Generaux, etc.

Or, dans le « Staet van Oorloge », de 1599 a 1604, le nom de

Schelandre m'apparut deux fois et a I'annee 1599 et en 1604,

en I'un et I'autre endroit comme capitaine, avec le nombre de

ses hommes et les sommes affectees a I'entretien de sa compa-

gnie. II n'etait pas seul : autour de lui se groupaient, en

un chceur guerrier, les noms des ofTiciers figurant dans le

po^me invoque plus haut. II y avait plus. Comme a cote de la

seconde mention decouverte aux Archives de La Haye se lisaient

ces mots : « Nu naer Oostende gegaen », c'est-a-dire : « Maintenant

parti pour Ostende », je consultai le Belegheringhe der Stadt

Ostende ou Siege d' Ostende de PhiUppe Fleming ^. Le nom de

Schelandre y etait plusieurs fois cite.

lonne de Leyde et il n'cst pas de bibliothecaires plus complaisants que M. le Pasteur
Cler et sa fiUe, M"« Andr6e Clcr.

1. La Rdpublique des Provinces- Unies, la France et les Pays-Bas espagnols de 1630
d 1650. Paris, G. Masson, 2 vol. in-8«, t. I (1630-42), 1895. T. II (1642-1650), 1897.

2. Que voulut bien me signaler le vendrable historien de la litterature hollandaise,

mon an2ien coUegue, J. Te Winkel, professeur honoraire a I'Universite d'Amster-
dam. Le titre complct de I'ouvrage est Oostende vermaerde, gheweldighe, lanck-

duyrighe, ende bloedighe Belegheringhe, Bestorminghe ende stoule Aenvall'en (c'est-^-

dire : le fameux, formidable, long et sanglant siege d'Ostende, les assauts furieux

et hardis)..., etc., ghedaen inde Jaren, 1601, 1602, 1603 ende 1604... beschreven
door Philippe Fleming, auditeur van het Garnison... ende Secretaris van de Gou-
vernours... La Haye, Aert Meuris, 1621, 1 vol. pet. in-4'', pll.
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Cependanl I'essenlicl ^tait de demontrer sa participation

^ la campagne de 1602 et sa presence au si^ge de Grave, que

faisait presumer deja le seul exameii de son Ode.

Cette preuve, le Journaal si complet et si scrupuleux du « pro-

cureur fiscal » Antoine Duyck S semblait la fournir. Schelandre

etait mentionne en elTet dans mainte et mainte page de ce fiddle

compte rendu.

La demonstration paraissait complete et I'identification du

Schelandre des Archives de La Haye ou des documents histo-

riques hoUandais avec notre poete s'imposait, lorsque le colonel

Ten Raa me signala le registre meme oil les capitaines au service

des Etats inscrivaient leurs noms a la suite de leur prestation

de serment. Schelandre y figurait a la page de I'ann^e 1601,

mais avec le prenom de Robert.

Ce fut une desillusion, tout etait a recommencer. II fallait

identifier maintenant ce Robert de Schelandre. Je retrouvai

bientot son nom et sa signature, absolument pareille a celle de

La Haye, comme il est aise a constater par la comparaison de

nos deux fac-similes (pi. I et II a), sur un re^u, parmi les

Pieces originales au Cabinet des Titres, departement des Manus-

crits, a la Bibliotheque Nationale. En voici le texte : « En presence

de moy, Notaire et secretaire du Roy, Robert de Schelandre,

paige de la Chambre dudit Sieur Roy, a confesse avoir eu et

receu comptarit de M. Estienne Puget, consei7/er de Sa Majeste

et Tresorier de son Espargne la somme de deux centz escus ^

luy ordonnee et dont sa dic/e Majeste luy a faict don pour le

recompenser de ses services pour son hors de paige, de laquelle

somme de IIC escus le djct Schelandre s'est tenu et tient pour

contan, bien paye et en a quicte et quicte ledit S'^ Puget, Tre-

sorier de I'Espargne susdict et tous autres. Tesmoing mon seing

manuel cy mis ; euregistre a Paris le dixiesme Jour de Janvier

mil V" quatre vingt dix huit
;

[s.] Schelandre, [s.] Breart. »

Done, le 10 Janvier 1598, Robert de Schelandre, page du roi,

quitte la Cour de ce dernier et revolt pour son « hors de page »

200 €cus.

Que fait-il ? Encourage sans doute par son royal maitre.

1. Journaal van Anthonis Duyck, advokaat flskaal van den Raad van State
(1591-1602), uitgegeven op last van het departement van oorlog, met inleiding

en aanteekeningen door I.odewijk MuUer.kapiteinderinfanterie. LaHaye.M.NijbolT,
3 vol. in-8°, t. I, 1862 ; t. II, 1864 ; t. Ill, 1866.
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il s'engage au service de Hollande et, en 1601, il signe, comme
capitaine, le registre des Etats. Est-ce a dire qu'il n'ait pas

commande et combattu plus tot ? Nullement, puisque son nom
figure dans le Budget de la guerre de 1599 ; et, desormais,

partout ou dans les pieces authentiques de cette periode nous

lisons Schelandre, il faut entendre Robert de Schelandre.

Mais alors, aurions-nous fait fausse route et Jean n'aurait-il

pas 6t& au service des Etats ? C'esl impossible, car son ami Col-

letet I'affirme, nous I'avons vu, dans la biographic qu'il lui a

consacree et I'etonnante precision des poemes le confirme.

Que faut-il en conclure ? Que Jean comme Robert a servi en

Hollande et que, si celui-ci est le capitaine des documents offi-

ciels, I'autre est un soldat qui a participe aux memes combats,

sans doute sous ses ordres. Ceci n'aurait rien d'etonnant, car

Jean est le frere cadet de Robert, qui I'aura pris sous sa pro-

tection et sous sa garde. Tons deux sont fds de Robert Thin

de Schelandre, qui se rendit fameux dans la defense de la for-

teresse de Jametz que son maitre, le due de Bouillon, lui avait

confiee.

Nous sommes en mesure de prouver cette filiation par le tes-

tament de Robert Thin de Schelandre qu'a public M. Ernest

Henry, I'erudit sedanais ^ et qui est date du 27 mars 1591 :

« Par devant nous Philippe Ducloux et Jan Stasquin, notaires

jurez et etablis en la ville et souverainete de Sedan soussignez,

fut present en sa personne honore seigneur Robert Thin de Sche-

landert, escuyer, s^" de Soumazannes, lequel, estant en son lit,

malade,... a voulu, fait et ordonne son testament... qu'il nous

a dicte... »

« Item veult et ordonne le dit s^ testateur que la dite damoiselle

Agnetz de Lisle, sa femme, soit et demeure tutrice de Robert^

Jan, Heleyne et Charlotte, enffans dudit sieur testateur et de

la dite damoiselle sa femme, lesquels ses enffans il a institue

et institue pour ses vrays et legitimes heritiers universelz et

pour curateur Maitre Sebastien Richier... »

Le testateur ordonne encore que « la couppe de ses boys de

Soumazannes » et « les deux mille escus que feu monseigneur

1. Bulletin mensuel de la Sociele des Lellres, Sciences et Arts de Bar-le-Duc, no-
vembre 1904, p. cxxx a cxxxii. L'original du testament est depose aux minutes
de r^tude de M« Foucart, notaire k Sedan. (Cf. Rev. d'Ardenne et d'Argonne, 1902,
n» 3 ; Me'moires de la Societe des Lettres, t. X (1901), p. 333 et Bulletin, 1903, p. xx
et Lxvi).



Planche III.

S E R M E N T
Pour la Milicc a fairc a la Generalitc.

E promets & jure d'eftre loyal & fidele
aux RRats Gcneraux dci Provinces Vnics , tjui dcmcurcront en I'Vnion , & maintien-

drontla Religion Rcformce , Cc nommement aux Eftacsde N N. c]ui me paycnr fui

letir rcpanicion, fembiablemenc aux Eftacs des aulcres Provinces , efquelles )c fi ray em
ploye , comme aufsi aux Magiftrats des Villcj tant dedans que dehors Icfdices Provinces,

cfquelles (e feray mis en Guarnifon , de le$ fervir loyalemenc Sc fidclemcnc , foubs la condui<fte de$

Chefs Cc Commandeurs , qui ront;on feront mis 8c eftablis fur moy , Et aufsi de refpeftei 8c obeit

aux Commandemcnts & ofdres qui me (erontdonnez defdics Seigneurs Eftats Generaux , 8c particu-

liers . qui mepayent, Enfembledes Eftats des autres Provinces Vnics, efquelles jc feray mis en Guar*

nifon, 8c employe , comme aufsi des Gouverneurs d'lcelles , ou il y en a , ou par aprcs y en pourra eftrc

,

aufquels y aura efte dcferc la charge 8c le commandement (ur la Milice , ou par aprcs y pourroic eftre

defer^, 8c des autres Chefs, qui auront charge ou Commandement defdits Eftats , durant le temps

que je feray employe dans lefdites Provinces & Villes , 8c qu'au refte, Jcme gouverncray felon Ics Ar-

ticles 8c Ordonnances defia faidtes touchant le fervicc Militairc, ou qui fc pourront faire a I'avcnir, & fpc-

cialcmcnt de n'obcyr ou rcfpeftcr aucuncs Patentes, finon celles qui feront conditionecs, commes s'cnfuit.

Af^avoir, foubs la Paraphure du Frefidcnt , avec la Signature dedeuxaucrcs Deputcz dans la Genera-

lite, foubfcription du Crefficr , imprefsion du Scau des Eftats Generaux > Parapliiirc du Prcfident du

Confcil d'Ertat , foubfcription du Secretaire, & Timprcfsion du Seaududit Confeil d'Eftat, auxquclles

fiibnt folneXcs tes-Patcfatcs des Eftirs des Provinces , hors ou dedans Icfquelles m'aura efle commandJ,

dc fortir ou d'cntrer> Bien entendu qireftant dedans quelcunc des Provinces Vnies , jc mc tranfponeray

fur la Patentc particulicie des Eftats de iadite Provinc; , ou dc leurs authorifcz en une autre Ville on place

de ladite Province .. comme aufsi dans Ics Vilies 8c Forts , immediatemcnt refortants foubi U Genera-

lite, & derechef hors defdites Villes & Forts, dedans la Province, hors laquelle j'auray efte^itvoye j &
cela auunt de fois , 8c fi fouveni que Ics Eftats de laditte Province , pour Icur fcrvice ou celuy de la Ge-

neralitc trouveront noceftaire , dc m'ordonner , qu'aufsi en cas de pafter par vne des Provinces Vnics , je

ne feray aucunc hoftilitc , fbule ou aultre outrage quelconque que ce puifle cftre aux Inhabitants de laditc

Province , ny aufsi permettray que par mes Soidais Icur en foit fai<5l . aufsi n attenteray, n'y permettray

que par mcs Soldats foitattente , ce qui ponrroit tcndreou rcdondcral'intereft,dommage, charge , ou

prejudice de laditte Province , Membre, ou Villes d'icelle, Et en cas que quclqu'vn de la part des Eftats de

telle Province , ou de leurs Authorifcz , deucment pourveu de pouvoir, me fuft envoy^ au devant afin de

me conduire audit paflage . que je fuivray en cecy puncfluellement fon Ordre : Que venant prcs de quel-

que Ville defdittcs Provinces Vnics , je n'y marcheray pas dedans , fans premieremcnc en avoir adverti Ic

Magiftratdc ladite Ville, ains que je demeureray hors d'icelle, attendant leur ordre & confentcment

,

foit pour paftcr a travcrs dc ladite Ville , ou a I'entour d'icelle, felon quils ordonneront.

Ainfi nVnydc Dien

.

FORMLLE DU SERMENT AUX EtATS.

(Archives du Hoyaume a la IJaye).





INTRODUCTION : JEAN DE SCHELANDRE 23

le due de Bouillon luy a donnes ct l^gu^s par testament »,

soieiit employes « par ladi7e damoiselle sa femme en Tachapt

de lour lerre pour ct au nom de Jan, son fils puisne, afin de dechar-

ger d'aulant la terre de Soumazannes au profit de Robert

son fils aisne... »

II est done bien etabli que I'ancien gouverneur de Jametz

a deux fils, dont Robert est I'aine ct Jean le puine. Leur histoire

i{ tons deux va etre si intimement melee qu'elle se confondra

dans les pages qui voiit suivre.





CHAPITRE II

LES PREMIERES ANNIES DE JEAN DE SCHELANDRE.

Jean de Schelandre, seloii Colletet, naquit vers 1585, en ce

chateau de Soumazannes (Meuse), dont nous venons de parler.

Les recherches que nous avons faites dans les registres de bap-

teme de la communaute protestante de Sedan, dont les copies

nous ont ete obligeamment montrees par M. Weiss a la Biblio-

theque de la Societe d'histoire du Protestantisme fran^ais,

ne nous ont pas fourni malheureusement de fiche sur notre

poete.

Outre le testament deja cite, le plus ancien document qui le

concerne est son inscription sur les registres de I'Universite

de Heidelberg en meme temps que Junius, de Metz, tons deux

« injurati propter setatemw, c'est-a-dire non admis au serment,

a raison de leur jeune age, le 11 aout 1596 *.

« Joannes Scelander « aurait eu alors onze ans et cela n'est

1. Toepke (D' Gustav), Die Malrikel der I'niversilael Heidelberg von 1386 ft/sl662,

t. II (1554-1662). Heidelberg, C. Winter, 1886, in^". La r^f^rencc de M. Haraszti
n'est pas exacle. C'est bicn sous le n" 80, inais k la page 184 que figure la mention :

n»» 79 Joannes Junius, Metensis
;

80 Joannes Scelander, Sedanensis

;

injurati propter ietatem ; 11 [aoilt 1596].

Le contexte niontrc que 11 d^signe la date et non I'Age. Ce ne doit pas etre de
notre dcrivain, mais peut-etre de son afn^, Robert, qu'il s'agit dans la lettre de
Charles de Lorraine, dat^e du 2 juillet 1588, et oCi il est question du «jeune Selandre

»

qui se rend en Allemagne : « II est aussy tres-certain que, de jour et le plus souvent
de nuict, clandestinement, lesditz de Jametz praticquent et ndgotient avec ledit de
Moncassin, qui leur donne ouvorture des portes de ladite ville de Metz, quand bon
leur semble, comnie il est advenu r^centement que les S" d'Kstivaulx, Coppc et
le jeune Selandre, accompagn^ de dix ou douze cuirassds qui, allant en AUemaignc,
ont est6 receuz de nuict en la dite ville de Metz, y s6journ6 et conf^re fort longuc-
ment de Icurs affaires avec ledit S' de Moncassin, qui. k veue d'ceuilet sans aulcune
dissimulation, les favorise et support, comme aussy tons ceulx de la nouvelle reli-

gion, lesquelz il a rappelc et introduit en ladite ville, oii ilz sont presentement avec
toute licence et liberty. » L'^diteur de ce lexte, M. Henri Lepage (liecueil de docu-
ments sur I'histoire de Lorraine. Nancy, Wiener, 1864, 1 vol. in-8«, p. 46), croit qu'il

s'agit de Jean de Schelandre (en allemand Schelinder), sieur de Vuydebource,
frdre de Robert ; I'existence de ce « Jean » ne me semble nuUement proiivic ; voir
plus loin, page suivante, note 5.
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pas tout a fait impossible, si Ton songe que I'Universite, comme
nous le veirons au Livre II, comprenait aussi des lyceens et

qu'un autre Junius \ fils d'un professeur de TUniversite, il est

vrai, y est immatricule a I'age de sept ans.

Qui put bien detourner vers la carriere militaire le jeune

etudiant ? Assurement Texemple de son pere, Robert de Thin,

seigneur de Schelandre, dans I'heroique defense de la petite

place ' de Jametz (Meuse) ^ contre le due de Lorraine.

Sa belle resistance emporta 1' admiration des assiegeants eux-

memes, contre Icsquels il tint deux ans, jusqu'en juillet 1589.

L'impartial de Thou ^ en parte aussi bien qu'Agrippa d'Aubigne *.

Robert de Thin, seigneur de Schelandre, etait le fils aine de

Jehan Thin von Schelndersou de Schlandres, vieux capitaine

de reitres, un pen pillard, tres redoute de son voisin I'eveque

de Verdun et a qui Jean de la Marck, due de Bouillon, avait

donne I'investiture des fiefs de Soumazannes et de Gomvaux.
Henri-Robert de la Marck, successeur de Jean, lui avait en

outre, des 1571, confie la forteresse de Jametz, au commande-

ment de laquelle Robert de Thin avait ete prepose en 1584 ^

En 1598, le 2 mai, la paix de Vervins avait mis fin a la guerre

1. Toepke, op. cil., p. 146, anno 1589, n" 151: « Casimirus Junius Otterburgcnsis, doc-
toris Francisci Junii, theologiaj professoris in hac academia filius, injuratus propter
setatem, gratis. » Or ce fils du celebre th6ologien fran^ais, Francois du Jon, ^tant ni
en 1582, avait k ce moment sept ans. (Cf. Fr. W. Cuno, Franciscus Junius der
Aeltere, Professor der Theologic u. Pastor (1545-1602). Amsterdam', Scheffer, 1891,
in-8", p. 219. Le perc ayant 6t6 nomm^ prolesseur a I'universite de Leyde, y fait

immatriculer le meme Jean Casimir h treize ans en 1595 (cf. Album studiosorum
Academite Lugduno Batavie, 1575-1875. La Haye, 1875).

2. Canton de Montm^dy.
3. Jac. Augusti Thuani..., Hisloriarum sui lemporis conlinuatio (t. l\). Aurelianfe,

ap. heredes Petri de la Boviere, 1630, in-fol., fol. 177 al) ; a° 1587, i" 270 a b. La capi-
tulation de Jametz est du 24 juillet 1589. Cf. aussi UescofTier (Jean), Veritable dis-

cours de la guerre et si^.ge de la ville el chateau de Jamets, le sieur de Schelandre y
commandant, 1590, in-8° (Memoires de la Liguc, t. Ill, ]). 565-664), citd par M. H.
Hauser dans les Sources de I'Histoire de France, XVP si^cle, t. Ill, p. 312, n° 2488.
Cf. Surtout, Ch. Buvignier, Jametz et ses seigneurs. Verdun, Pierson, 1861, in-8''.

4. Hisloire Universelle, edition publi^e pour la Soci6t6 de I'Histoire de France
par le baron Alphonse de Ruble, t. VII. (Paris, Renouard, 1893, p. 365 et 163 sqq.).

5. Ch. Buvignier, op. cit., p. 28-29, 36. Le nom de tous les enfants du vieux reitre

nous est fourni par les Lettres Patentes du Tresor des Charles de Lorraine (Arch, de
Meurthe-et-Moselle, registre B 59, fol. 252 v°, reproduites par M. C. Ch^velle dans
Alemoires de la Socidte des Lettres, Sciences et Arts de Bar-le-Duc, 3'' s., t. X, 1901,
in-S", p. 333 a 347) par lesquelles, a la suite de la capitulation, le due de Lorraine
canfisqua ieurs biens au profit du chef des assaillants, African d'Haussonville.
La piece, dat^e du 5 juillet 1590, porte pour litre : « Donnation, pour le s' de Haus-
«onville, des biens de Robert de Xclandre, s' de Soumasane, Francois de Xelandre,
s"" de Wuidebourgs, Gobert de Xelandre, s' de Chaumont, Helesne de Xelandre,
vefve de feu s>' de Wandreher... » L'initiale .r n'a rien qui doive surprendre ; c'est

la graphic lorraine et wallonne de la spirante i)al itale sourde ch. Ce document, le seul
authcntique que nous possddions et que les historiens de la litterature n'ont pas encore
utilise, est si formcl qu'il ne permet pas de supposer un Jean de Schelandre, fr^re

de Robert de Thin el dont noire poele sei^il le fils, comme le veut H. de S. (Inter-
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enlre la France el I'Espagne, de meme que I'Edit de Xantes»

signe un mois auparavani, avail, pour uii temps, apaise les

liiltcs religieuses.

Mais pour la jeunesse fran^aise, toujours fremissanle a I'appel

des armes el doul Tactivite guerriere se trouvait sans emploi,^

les Provinces-Unies offraient un adpiirable champ d'action.

Pour les proleslanls surtoul, desireux de servir leur foi eu

meme lemps que la cause du « Bearnais », ^uquel ils restaient

allaches malgre le « parjure »>, I'ailirance septenlrionale elait

grande. Et puis, quel preslige que celui des « Gueux » qui

avaienl releve une injure pour s'en faire un drapeau el qui,

presque seuls, avaienl, pendant plus de trente ans deja, lenu

tele a la plus formidable puissance militaire du 'temps, I'Es-

pagne unie au Saint Empire romain germanique.

Le Fran^ais a le culte des heros : il fallait que son admiration

s'incarnal dans un homme ; or, la Revolution du xvi^ siecle,

le soulevement des Pays-Bas espagnols contre le tyran « papiste w

Philippe II, s'etaient personnifies pour ainsi dire dans I'austere

et male figure du Taciturne, de Guillaume d'Orange, nimbee

de I'aureole du martyre depuis que, le 10 juillet 1584, il elait

lombe a Delft sous les coups de I'assassin Balthasar Gerard en

murmurant ces mots : « Mon Dieu, aie pitie de mon ame et de

ce pauvre peuple ! ».

Son fils Maurice, qu'il avail eu en 1567, de sa seconde femme,

Anne de Saxe, avail herite*de la gloire de son pere, avec ce

quelque chose de plus hardi que donne la jeunesse et de plus

resolu, qui commande la con fiance. En compagnie de son

cousin, Guillaume-Louis, slalhouder de Frise, il se plongeait

dans les ouvrages de strategic et de taclique et s'inslruisait

aussi au contact des modernes, le Beige Simon Ste\dn, les

Fran^ais Alleaume et David d'Orleans ^

m^diaire des Chercheurs el des Ctirieux, 25 aoilt 1876, col. 505), suivi par M. Haraszti.

L'opinion exprimec ici est simplcmcnt un rctour k Haag (La France Prulestanle,

1" M., t. IX, article : Thin) et a Assclineau qui, tous deux, s'appuyant evidemmcnt
sur Colletet, font de Jean, le fils de Robert. Signalons en passant que, dans une lettrc

de Henri IV a M. de Fresnes (^d. Berber de Xivrcy), dalee du 11 dec. 1589, il est

question d'un colonel de reitres, French Schelender : mais les documents contem-
porains Tappellent siniplenient Frentz ou Franch. Ce peut etre le Fran9ois de Sche-
landre, sieur de Vuidebourse, que nous venons de mentionner. Dans les Pieces

originates 730, ^ la Bibliothdque Nationale (Mss.), il est question d'un don (ait par
Henri IV, le 29 Janvier 1594, au s' de Chaumont. Dans le bas de la piece, on a ^crit

Gobert de Schelander.
1. Nous parlerons d'eux plus loin, au Li\Te III, i propos de Descartes ik Br^da.

Sur Simon St^vin, on peut consulter Van der Aa (A. G.), Biographisch Woordenboek
der Sederlanden, nouv. ed., p. K. J. R., et G. D. J. Schotel en 21 vol. in-8» (le 21* est
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Pouvait-on ignorer cela dans la principaute de Sedan d'ou

les Schelandre etaient originaires ? C'est impossible, car la

maison de Bouillon, qui la possedait, avail, avec la maison

d'Orange-Nassau, les plus etroites attaches.

Henri de La Tour d'Auvergne, comte de Turenne, due de

Bouillon, n'avait-il pas eppuse, le 15 avril 1595, en secondes

iioces, Elisabeth de Nassau, fille de Guillaume le Taciturne et

d'une princesse frauQaise, Charlotte de Bourbon-Montpensier,

sa troisieme femme ^ ? Temoignage entre mille, des rapports

qui unissaient alors la Hollande a la France, mais, dans le

•cas particulier de Sedan, etat quasi independant, ce n'etait

pas seulement le hasard des alliances princieres, mais aussi

•la communalite de confession calviniste et d'interet econo-

mique qui determinait ces relations.

« Les rivieres sont des chemins qui marchent et qui portent

ou Ton veut aller », a ecrit Pascal 2. La Meuse conduisait en

Hollande, en passant par les terres des eveques de Liege, qui

restaient neutres dans les guerres. C'etait une des routes que

suivaient les voyageurs se rendant de France en Hollande.

C'etait celle que longeaient les tisserands et les filateurs de

Sedan allant chercher fortune vers le Nord, pour avoir leur

part d'une miraculeuse prosperity qu'on sentait naitre ; ce

fut peut-etre aussi la voie que prirent Robert et Jean de

-Schelandre.

A quelle levee se presenterent-ils ? a celle de la None probable-

ment. A ce moment, ce n'etait plus Henri IV qui appelait les

Provinces-Unies a son secours, comme en 1595 et en 1596^;

c'etaient elles qui cherchaient a reprendre les regiments de la

Noue, rendus disponibles par la paix franco-espagnole. Celle-ci

de 1878), Harlem, J. J. van Bredcrode et la Biographic nationale de Bclgique. Sur
Jacques Alleaume, qui etait d'Orl^ans, on lira un article d'un jeune savant k qui je
dois beaucoup d'indications precieuses, M. de Waard, au t. II du Nieuw Nederlandsch
Biografisch Woordenboek public soiis la direction de M. P. C. Molhuysen et du pro-
fesseur P. J. Blok. Dans ce dictionnaire, qui n'en est encore qu'au T. IV (Leyde,
A. W. Sijthoff, 1918, in-8"), on trouvera, a chaque tome, les notices de]k prfites, de
A a Z, et, notammentj au meme T. II, une etude de M. de Waard sur notre
math6maticien Girard de Saint-Mihiel.

1. Cf. Delaborde (le comte Jules), Charlolle de Bourbon, princesse d' Orange.
Paris, Fischbacher, 1888, 1 vol. in-8°. Sur le mariage d'Elisabeth de Nassau, voir
Het Siaaischc Leger, t. II, p. 17, n. 1. La soeur d'Elisabeth, Charlotte-Brabantine,
celle que Maurice appelait sa « belle Brabant », avait ^pous6 le 11 mars 1589, Claude
•de la Tremoille, vicomte de Thouars, due de Laval et prince de Talmont (1566-
1604). Se reporter au tableau gen6alogique de Hel Slaalsche leger, t. Ill, p. 314.

2. Opuscules et Pensees, 6d. Brunschvicg. Paris, Hachette, in-12, sect. I, n° 17.

3. Cf. la lettre de Henri IV, datee du 13 Janvier 1596, citee par Bor (Pieter),
Vervolch van de Nederlandsche Oorloghen... Amsterdam, s. d., in-fol., P. 8 recto.
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cmportait pour consequence de laisser les Etats G^n^raux seuls-

en face de leur redout able ennemi.

lis devaienl accroilre d'aulant leurs effectifs et Henri IV,

lout en ayanl traile, n'etait pas fache de conlinuer a susciter

des didiculles a ses adversaires d'hier enencourageant, en m^me
temps, ses bons et loyaux amis hollandais, a qui il conlinua a

payer d'importants subsides, destines a I'entretien des troupes

fran^aises. .Jusqu'a sa mort, ses yeux n'allaient pas se detourner

des frontieres de I'Est. II vit done certainement sans deplaisir

les negociations que le prince Maurice ouvrit en 1599 ^ par ordre

des Etats, avec Odet de la Noue de Teligny, fils du celebre

Francois de la Noue dit le « Seigneur d'un bras ». C'est ainsi qu'il

est appele dans une lettre adressee en juillet 1572 au comte

Louis de Nassau. II avait ete blesse en 1570 et on avait

ete force de I'amputer : « De bons ouvriers lui firent un bras-

de fer dont il porta depuis le nom » ^.

II s'agissait de recruter 2.000 Fran^ais, repartis en un regiment

de 13 compagnies, la compagnie colonelle devant etre forte de

200 hommes, les autres de 150, bientot reduites a 113 par Reso-

lution du 29 septembre 1599 *. Le lieu de rassemblement etait

Arnhem *. C'est par une decision des Etats-Geu^raux en dale

du 7 Janvier 1599 ^ qu'Odet de la Noue fut designe comme chef

de ce regiment, sur la proposition du prince Guillaume-Louis

et du Conseil d'Etat. On lui adjoignit comme lieutenant-colonel,

Guillaume de Hallot, seigneur de Dommarville ^ gouverneur

du jeune prince Henri de Nassau. Celui-ci demi-frere deMaurice,^

et qui devait etre en 1625 son successeur au stathouderat, etait

lie, le 29 Janvier 1584, du mariage de Guillaume d'Orange avec

1. Van Metcrcii, trad. fr. dc 1G18, fol. 451 r". « lis (les Etats] donncrent pareillc-
inent charge au sieur de la Noue, de leur amener deux mille Francois en Hollander
de ceux qui avoient longtemps servy le Roy k Icurs despens et, par ce nioyen, lis

esp^royent que le Roy seroit d'autant plus" prompt h renibourser les deniers qui
avoyent cstd payes a ces gens, en sa guerre, notamment puisc|ue cest argent avoit
est6 employ^ et pay^ k ceux de sa nation. »

2. Amirault, Vie de la S'oite. Leyde, 16G1, p. 63. Cf. Archives... d'Orange-Xassaii,
i. Ill de la 1"^ s^rie, p. 4G9.

3. Cf. Hel Staalsche Leyer, t. I, oii Ton trouvera aux pages 164 a 166 une breve
esquisse de I'histoire des regiments fran^ais au service des Etats pour la premiere
decade du xvii'' siecle.

4. Rds. des Etats Generaux du 6 avril 1599. Les recherches obligeamnient entre-
prises pour nous k ce sujet, aux archives d'Arnhem par I'archiviste, i\ la deniandc
de M. le professeur Laconible, n'ont pas donn6 de r^sultats.

5. Uet Staalsche Leyer, t. II, p. 164.
6. R^s. des Etats Generaux du 11 mars 1599. II resta lieutenant-colonel sous-

Ilenri de Chastillon, en 1601. Cf. Hcl Staalsche Leyer, loco laudato.
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sa quatrieme femme i, une Frangaise encore, Louise de Coli-

giiy 2, fille du celebre amiral massacre a la Saint-Barthelemy.

Presque tous les noms que nous venous de citer se retrouve-

ront dans les poemes de Jean de Schelandre et c'est pourquoi

il est utile d'en faire mention ici.

Ce la Noue, lui aussi, etait poete a ses heures et Ton peut

supposer que son exemple n'aura pas ete sans exercer une in-

fluence sur la vocation de notre jeune ecrivain. Odet avait de

qui tehir, car son pere, Frangois de la Noue ^ n'etait pas moins

remarquable par sa campagne aux Pays-Bas que par ses Dis-

<:ours politiques et militaires, modeles d'eloquence sobre et con-

tenue, composes par lui en captivite a Spa et qui continuaient

dignement la tradition des Commentaires de Blaise de Montluc.

On lit d'Odet de la Noue un quatrain laudatif en tete des

Cent cinquante Psaumes mis en musique par Claudin le jeune

(t 1600) :

Soubs ce simple contrepoint

Se cache un art admirable,

D'autant plus inimitable

Qu'il semble ne I'estre point *.

Odet, fils du deuxieme mariage de Francois avec Marguerite

de Teligny, soeur du premier epoux de Louise de Coligny, etait

deja connu aussi comme auteur du Paradoxe que les adversitez

sont plus necessaires que les prosperitez et quentre toutes

Vestal d'une estroite prison est le plus doux et le plus profi-

table, par le seigneur de Teligny (La Rochelle, Haultin, 1588,

in-8o)
; republic a la suite des Poesies chrestiennes de Messire

Odet de la Noue, capitaine de 50 hommes d'armes et gouverneur

pour Sa Majeste au fort de Gourna^^-sur-Marne. (Geneve,

pour les heritiers d'Eustache Vignon, 1594, petit in-S^). Ces

1. La premiere etait hollandaise : Anne d'Egmond (morte le 24 mars 1558)

;

la seconde, Anne de Saxc, qui etait Allemande, le rendit profondement malheureux,
car elle etait ivrogne et debauchee (cf. Archives et Correspondance inedite de la

Maison d'Orange-Nassau, l^^ serie, pages 391 a 397 (A° 1571).
2. Le comte Jules Delaborde lui a consacre un livre en deux volumes : Louise

de Coligny, princesse d'Orange (1555-1620). Paris, Picard, 1887, 1 vol. in-8o. Cf. en-
core Louise de Coligny, Leitres a H. La Tour, vicomte de Turenne, publ. p. Aug.
Laugel. Paris, Fischbacher, 1877, 1 vol. in-8°.

3. Cf. Hauser, Frangois de la Noue, Paris, Hachette, in-8, 1892 et Manuel biblio-

graphique de G. Lanson, n"' 2248-2251.
4. Haag, La France proieslanle, !'« ed., t. VI, p. 528.
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poesies out H^ coiiQues par lui ciuand il 6tait prisonnier eii

Flandre *.

Schelaiulre, pour se meltre a ecrire dans les loisirs des quar-

tiers d'hiver, les intervalles des assauts ou les longues attenles

dans la Iranchee, iravait qu'a s'inspirer de son chef. Peut-etre

avait-il dans son fournimenl certain Diclionnaire des rimes fran-

(;oises selon Vordre des letlres de V alphabet auquel deux traites

sont ajoutes, run des conjugaisons francoises, Vaulre de Vortho-

graphe fran^oise (Geneve, les Heritiers d'Eustache Vignon, 1596,

in-8o), oeuvre du meme Odet de la Xoue 2.

Ce dernier, ayant passe la plus grande partie de I'annee 1600

en France, au lieu d'etre a son poste, et ne consentant a revenir

que si on lui augmentait sa solde, fut decharge de ses fonctions,

le 3 Janvier 1601, et remplace par Chastillon^ Si son successeur

n'elait pas aussi lettre, du moins pouvait-il se reclamer d'une

ascendance plus illustre encore.

Henri de Coligny, en elTet, seigneur de Chastillon-sur-Loing *,

etait le petit-fds du grand amiral, le neveu de Louise de Coligny,

cousin-germain par consequent du futur stathouder Frederic

Henri. Un vieil homme de guerre, rompu aux fatigues des camps ?

Non pas ! : un jouvencel a peine sorti de I'academie ^. II avail

paru devant le fort de Saint-Andre «, qu'assiegeait Maurice,

commandant les Anglais de Vere et les Fran^ais de la Noue '.

C'etait le 29 avril 1600. II faisait grand vent, dit le naif chroni-

queur ®. « A midi, vint a I'armee, aupres de Son Excellence

1. Cf. Haag, La France Proteslanle, V" ed., t. VI, p. 2% ct s. Los dates qui sont
indiqu^es pour le sijour dc La Noue en HoUande ont besoin d'etre recti fi^cs et pr6-

cisdes par les indications donn^es ci-dessus. II en est de nienie pour I'int^ressanle

^tude de M. Guy de Pourtalfes, Odet de la Xoue, poele et soldal hiujuenol de la fin

du XV 1" s. Paris, Soc. Litter, de France, 1919, in-8.

2. N°» 1596 et 1624 de la bibliof^raphie de M. Hufjo P. Thienie (Kssai sur I'His-

loire du vers fran^ais. Paris, Champion, 1916, 1 vol. in-8°); cf. surtout la grande His-
toire de la Langue fran^aise de M. F. Brunot, t. II, p. xx. (Paris, Colin, 1906, in-8").

3. Journaal de Duyck, t. Ill, p. 20.

4. Cf. J. Delaborde, Henri de Coligwj, seigneur de Chaslillon. Paris, Fischba-
cher, 1 voL in-S". Voir aussi le tableau g^n^alogique de la .Maison de Coligny dans
Het Staatsche Leger, t. II, p. 381.

5. Ecole oil les jeunes nobles apprenaient I'equilation et le manienient des anties.

Unc des plus celebres iX Paris, dans la premiere moitie du xvii<^ siecle, fut celle de
M. de Vaux.

6. Au confluent de la Meuse et du Waal. Voir h la fin du volume la carte que
j'emprunle k I'ouvrage de M. VVaddington, avec sa bicnvei laiite aiitorisation.

7. Journaal de Duyck, t. II, p. 558, pour la Noue; p. 565 pour Dommar\iHc,
p. 583 pour Chastillon.

8. Journaal de Duyck, p. 583. Voici le texte original dans toute sa savour ar-

chaique : « Den XXIX'" Aprilis was windich weder...; smiddachs, quam in sieger

bij sijn Excellentie den Heere van Chastillon, almiral van Guyenne, d outste van
dien huyse, ont dese landcn te besien endc den crijgh wal te hanteren, mogelijck Icr



32 REGIMENTS FRANQAIS AU SERVICE DES 6tATS

[Maurice de Nassau], le seigneur de Chastillon, amiral de Guyenne,

aine de la Maison, pour visiter nos pays et y pratiquer la guerre

ou peut-etre pour s'y procurer I'appui de ceux de la Religion.

C'etait un jeune homme de seize ou dix-sept ans, assez elance

de sa personne et au visage epanoui. »

C'est ainsi qu' Henri de Coligny, dans ce brumeux et froid

Brabant, loin de la terre de ses peres, regut le bapteme du feu.

II n'en devait pas connaitre longtemps les epreuves, car il fut

tue des le 10 septembre 1601, a la defense d'Ostende. Un
temoin, Philippe Fleming ^ nous a conte la mort de ce brave.

« Le seigneur de Chastillon avait resolu de se rendre compte

par lui-meme de la situation et, accompagne du colonel Huchten-

broeck, du colonel Brogge et de plusieurs autres capitaines,

moi-meme etant present aussi, il arriva au « Santhil » ^ pour

resoudre et ordonner diverses choses touchant le service du

pays. Monsieur de Chastillon et les autres s'assirent pour mieux

deviser ensemble, sur I'affut d'un canon, dont la gueule etait

masquee par des clayonnages. II leur semblait etre assures

contre toute surprise, ne pensant pas que I'ennemi tirerait sur

des batteries aveuglees. Mais comme ils devisaient ainsi, I'en-

nemi tira sur le « Santhil ». Le boulet traversa les claies, empor-

tant la tete du seigneur de Chastillon. Lamentable fin d'un si

avise jeune homme, dont la perte causa a tons une grande dou-

leur )). Son corps fut transporte en Zelande. Dussau, son lieute-

nant-colonel, le supplea.

Les regiments etaient alors un peu comme des apanages de

famille ; on en heritait ainsi que d'un titre ou d'une propriete.

C'est au frere du defunt, Gaspard II de Coligny, devenant,

par la mort de son aine, seigneur de Chastillon, que les Etats

et Maurice songerent naturellement a confier les troupes fran-

gaises. Mais comme il tardait a venir et que le nombre des

compagnies frangaises avait grossi jusqu'a atteindre vingt

et un, a 150 hommes par compagnie ^ on decida, en

avril 1602 ^ d'en former deux regiments, dont I'un fut confie a

begecrte van die van de religie om schier ofte morgen steunsel aen hen te hebben.
Hij was een jong man van 16 ofte 17 jaren, tamelijck lang van persone, van blijden
gelate, ende cousijn germain van Graef Hendrick, breeder van Sijn Excellentie. »

1. Belegeringhe der Stadt Ooslende, p. 112.
2. Nom d'une position, ole de la defense de la place.
^. Seer. Res. St. Gen., 11 mars 1602, etc.. Resolution secrete des Etats G6n6raux,

citee dans Hel Slaatsche I.eger, t. II, p. 164, n. 4.

4. Res. St. Gen., 25 avril 1602. Ibid., n. 5. Je me suis reports aux Resolutions des
Etats Generaux, n° 28, A° 1602. fol. 138 r" et v°.
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Dommarvillc, qui nous est d^j^ connu, et I'autre, ^ Ldonidas

de Bethuiie, encore un des grands noms de Tarmorial proteslant

de France, cousin de Sully : (("Ce jour-la [le 19 juillet 1601, au

sidge de Rhinberc], Son Excellence confia la compagnie de Ful-

gous [tue la veille] k un gentilhomme frangais, le seigneur de

Bethune, de la maison de Melun, propre ills du seigneur de

Rhosny » ^.

Ce Bethune, qui repondait au nom spartiate de Leonidas,

6tait seigneur de Cogni, Mareuil, etc. II perit miserablement

a Geertruidenberg, le 5 aoAt 1603, en s'interposant entre des

soldats francjais et anglais engages dans une rixe *.

Jean de Schelandre semble avoir sincerement admir6 ce chef,

puisqu'il lui consacre toute I'epode de la strophe VIII de son

poeme sur la prise de Grave en 1602 :

Et de ce Bethune

De qui le demon
Promet ^ son nom
Plus belle fortune,

De qui le grand coeur,

Plein de belle audace,

Seconde I'honneur

De sa noble race.

Apres sa mort, son regiment passa aux mains de Gaspard de

Coligny, frere d'Henri et ayant herite de lui, nous I'avons vu,

le titre de Chastillon *. Gaspard II 6tait n€ le 21 juillet 1584.

II n'avait done que 19 ans, en 1603, ce nouveau colonel, mais il le

resta, sinon en fait, du moins en titre, jusqu'a sa mort, survenue

le 4 Janvier 1646 *. II est mieux connu dans I'histoire de France

sous le nom de marechal de Chastillon. Une fois de plus, histoire

de France et histoire de Hollande se trouvent ainsi intimement

melees. Mais revenons a nos heros.

1. Journaal de Duvck, t. Ill, p. 103. Fulgous signe dans VEedboek
(R. V. St., 1928), 1601, p* 16. Cf. n^tre planche II b.

2. Het Slaatsche Leger, t. II, p. 72, n. 4.

3. Com. St. Gen., 18 nov. 1603. Res. St. Gen., 24 Mvrler 1605. Cf. Hel Slaatsche
leger, t. II, p. 165.

4. Cf. S'ieuw \ed. Biograflsch Woordenboelc, t. I, col. 625. La dale del6l8, indi-
qu^e dans Hct Slaatsche Leger, t. II, p. 381, n'est pas exacte. On trouve k Amsterdam
au Rijks Museum, son i^rtrait peint par J. van Ravenstein. On en doit un autre k
Mierevelt. Son fils a 6te peint par Rembrandt lui-m6me. (Cf. Jan Veth, Rembrand-
tiana, Rembrandl's Porlrel van den marquis d'Andelol, 1 l>r. in-io, pl.,extr. de Onze
Kunst, mars 1912, et du m6mc, Tweerlei opvalting, dans le Gids, juin 1915, br. in-S",

p. 11 (tiragc k part).





CHAPITRE III

LES PREMIERS FAITS d'aRMES DU JEUNE CAPITAINE ROBERT
DE SCH^LANDRE.

BATAILLE DE NIEUPORT (2 JUILLET 1600)

C'est sur le Budget de la guerre (Staai van Oorloge) de « Leurs

Hautes Puissances » les Etats Generaux, pour les ann6es 1599

k 1604, que le nom de Schelandre apparait pour la premiere fois

dans un document hoUandais manuscrit et voici la mention

qui le concerne, encadree par d'autres, relatives a ces compagnons
d'armes :

Vuyt de ongerepartieerde V

Generael Vere 200 2612
Horatio Vere 200 2612

heere de la Noue 150 sp. 2014

Formentieres 113 ^ 1460

CHALANDER 113 i Spiessen 1460
Du Buisson , 113 / ende 1460
Verneuil 113

\ roers 1460
Halardt 113 • 1460

Etc...

Considerons ce tableau. Le premier chiffre represente le

nombre des soldats, le second, le montant du pret, re^u par le

capitaine, pour un mois, compte a 36 jours. 1.460 livres pour
113 hommes, cela fait tout pres de 13 livres, un peu plus qu'en

France, ou le veteran en touche 12 a la meme epoque *.

Sur cette page de registre officiel, Anglais et Fran^ais frater-

1. « Vuyt de ongerepartieerde », c'est-i-dire troupes dont la charge incombe ii

toutes les provinces et n'ont pas encore €ti rdparties entre elles. Mfime mention dans
le Budget dat6 de 1599 et de la main mfime d'Oldenbameveldt, qu'a bien voulu me
signaler M. Japikse (Rijksarchief. Holland, 2605).

2. Lavisse, Hisloire de France, t. VI, 2« partie, p. 322. « Le reste de la compagnie'
est pay^e k 12 1. par moys », est-il icrit cepcndant k la fin de la « Liste de«
Appointz de la C>« de M' de Chastillon » (1609. Budget, ibid.).
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nisent comme sur le champ de bataille. En tete, c'est le celebre

general Vere, dont parlera Schelandre a propos de la prise de

Grave :

hk, les superbes Anglois

Tremblent, grand Veer, sous ta voix.

(Strophe ix).

Puis vient le frere du general, le colonel Horatio Vere ; plus

loin, deux autres Vere, simples capitaines, Edouard et Daniel,

car c'est toute une tribu qui s'est mise au service des Etats ^.

Mais, avant ces deux derniers, apparait le seigneur de la Noue,

Odet, avec ses « 150 sp. », c'est-a-dire ses 150 « spiessen », les longues

piques dressees, qui le suivent dans la bataille, mouvante

forteresse carree, telle qu'on en voit dans les estampes de Callot ^.

Cent cinquante hommes, n'est-ce pas un effectif a peine

superieur a celui d'une compagnie ? Sans doute, mais le cjolonel

etait alors, plutot que commandant de regiment, commandant
de la compagnie colonelle, c'est-a-dire tete de colonne, ouvrant

la marche dans les defiles, apres la « monstre » ou revue, et tou-

jours la plus nombreuse comme la plus choisie.

Quant a Chalander, deformation orthographique ou, si Ton

veut, orthographe phonetique ^ sous laquelle il n'est pas diffi-

cile de reconnaitre Schelandre, dont un autre budget transcrira

d'ailleurs correctement le nom, il ne mene que 113 hommes!
C'est encore pour I'epoque une forte compagnie.

On aura remarque, derriere 1' accolade, les mots : Spiessen

ende roers, qui signifient, litteralement, piques et armes a feu,

celles-ci *comprenant les mousquets se tirant sur fourquine et

les arquebuses qui s'epaulent *. Toutefois, comme on n'avait

pas encore su adapter I'arme blanche du corps a corps a I'arme

1. Dictionary of national Biography, edited by Sidney Lee, t. LVIII, p. 233 ;

Sir Clements R. Markiiam, The fighting Veres, 1888, 1 vol. in-8", et The commentaries
of Sir Francis Vere, published by W. Dillingham, Cambridge, 1657, 1 vol. in-S",

pll. L'^dition de Tyr et Sidon (1608) imprime « VVer ». Veer est une orthographe
frequente dans les documents hollandais ; la forme la plus correcte est « Vere ».

2. Et dans la gravure de la bataille de Nieuport reproduite ici pi. IV.
3. Le « Ch » n'a rien qui doive ^tonner ; il correspond ^ la prononciation. Louise

de Coligny, dans son testament, parle d'une M"* de Chelandre (Correspondance de
Louise de Coligny, p. p. Marchegay, p. 334). La graphic er pour re repr^sente une
prononciation hollandaise qui a toujours altere ainsi le suffixe « re » dans les mots
d'emprunt. Cf. Salverda de Grave, L' influence de la langue frangaise en Hollande
d'apris les mots emprunles. Paris, Ed. Champion, 1913, 1 vol. in-16.

IB4. M. Mariejol, au t. VI (2- partie) de VHistoire de France de Lavisse, p. 325,
intervertit ces definitions qui s'appuient sur les gravures et explications du Maniement
d'armes, d'arquebuses, mousquetz et piques, etc., de Jaques de Gheyn. La Haye,
1608, in-fol., voir plus loin, Pll. IX a b et X a b.
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a feu du combat a distance, il fallait que les piquiers protegeassent

les tireurs contre une trop grande approche de Tennemi et alors,

leurs piques de dix-huit pieds \ soudain abaiss6es, herissaient

le carr6.

Ce chifTre de 113 soldats, si on I'interprdte ^ la lumiere de la

Resolution du 29 septembre 1599, ramenant les compagnies

du regiment de la Noue, de 150 ^113 hommes, semble attester

que le budget a ete etabli dans le dernier quart de 1599 ''et ce

n'est done que dans cette partie de I'annee que la presence de

Robert de Schelandre se trouverait certifiee. Si nous avions

conserve pour les annees 1598 et 1599 le Journaal du fiscal *

ou docleur Duyck, lequel suivait les armees en notant au jour le

jour leurs fails et gestes, nous pourrions peut-etre etablir ce que

fit Schelandre en 1599 ; mais le quatri^me livre d'Antoine

Duyck 6tant perdu, il faut se borner a feuilleter son CEUvre

au livre cinquieme « contenant tout ce qui s'est passe dans

les sieges de Crevecoeur et de Saint-Andre et dans la terrible

bataille de Flandre, pr^s de Nieuport... depuis le l^r Janvier

1600 jusqu'au dernier de decembre suivant inclus, n'indiquant

guere que les consequences toutes nues et les evenements les

plus remarquables. * »

Nous ne savons pas si Robert de Schelandre ^ etait avec la

Noue, lorsque le regiment participa, sous Maurice, a la prise du
fort de Crevecoeur sur la Meuse (25 mars 1600) et du fort de

Saint-Andre (8 mai) sur le Waal *. C'est d'autant plus probable

1. Chifire donn6 par van Mcteren, fol. 451.
2. Cependant le budget dtait g^n^ralement Etabli pour Tannic suivante. II est

vrai que ce budget-ci est exceptionnel, ayant 6te prdpar6 pour cinq ans, en vue d'une
granae et longue offensive.

3. Cf. Mari^jol, dans Lavisse, Hisloire. de France, t. VI, 2« partie, p. 337. « II

(Manty) propose d'dtablir en chaque escadre, comme chez les HoUandais, un fiscal

ou docteur qui tienne le journal du bord, transmette les ordres de I'amiral, etc. »

4. Journaal van Anthonis Duyck, 6d. Mulder, t. II, p. 495 : « Vijfdc bouck, daerinne
vervat is alle tgene in de belegeringen van Crevecuer ende St Andries, ende in den
swaercn veltslach in Vlaenderen bij Nieuwpoort voorgevallenis.mitsgadersinandere
aenslaegen... tsedert den eersten Januarij 1600 totten letsten Decembris daeraenvol-
gende incluys, houdende meestal niet dan de naeckte effecten mctte notabelste
geschiedenissen ».

5. Quant ^ Jean, qui n'est pas capitaine, il ne faut pas s'attendre h trouver son
nom dans les budgets de la guerre ; tout au plus serait-il dans une « monsterrolle »

oCi « dtat des monslres ». La plupart sont perdus. 11 en est cependant un de cette
date oii apparalt sous les ordres de Jan Gentil, sieur du Fort, un certain Pont Chal-
landiere, mais je ne crois pas pouvoir ridentifier avec notre podte. i RoUe
geleverd by Jan Gentil, lieutenant van den heere van Corbeke, 18 Jan. 1599 »

(« Lias lopende Staten Generaal, no 4709 »). La liste, qui n'est constitute presque
que de noms fran^ais, est d'ailleurs intdressante.

6. Cf. Bor (Pieter), Vervolch van de Nederlanische Oorloghen, livre 37, foL 6 v» et
14 r" ; Duyck, II, p. 552, 558, 586.
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que le Halardt du tableau precedent s'y trouve, ainsi que ce

du Hamelet ^ qui devait perir au siege de Grave, en 1602, et ce

Marescot dont Schelandre va reprendre la compagnie, deuxmois
plus tard.

Desle9 juin 1600 ^ Son Excellence, c'est-a-dire le" Stathouder,

fait rassembler les vaisseaux, dans le dessein de se transporter

en Flandre avec toute son armee, forte de 125 enseignes de fan-

tassins, 25 cornettes de cavaliers, 100 chariots, 250 chevaux de

trait, 16 canons lourds, 14 mortiers et 7 pieces de campagne ^.

Le 14, on commence a embarquer. Le 17, le Prince quitte La
Haye en compagnie de Chastillon, Vere, Solms et d'autres encore

afin de prendre le bateau a Delfshaven pour Dordrecht. Le 18,

les Etats Generaux eux-memes se decident a se rendre en Flandre,

se transformant ainsi en commissaires de la Republique pour

surveiller la campagne et veiller a ce qu'elle prit bien pour objectif

Dunkerque. II s'agissait en effet de detruire ce nid de corsaires

et d'assurer a la Hollande la possession de toute la cote beige

et, par consequent, la maitrise de la mer du Nord.

Cette mefiance a I'egard du jeune chef, c'est le Pensionnaire

de Hollande, le celebre Oldenbarneveldt, qui I'inspire et Maurice

ne I'oubliera jamais.

Le 22 juin 1600, le prince debarque ses troupes au fort Phi-

lippine, pres de Terneuzen, sur la rive gauche de I'Escaut, en

Flandre zelandaise. Son armee est divisee en trois corps *

confies, le premier, au comte Ernest de Nassau, que nous

retrouverons dans le poeme de Schelandre ; le second, au general

Francois Vere, qui conduit les Anglais et les Frisons ; le troi-

sieme, au comte Georges de Solms a la tete des regiments de

Gistelles, de Huchtenbroeck, des Suisses, des Wallons et des

FranQais. Ceux-ci, sous la None, comprennent, outre sa compagnie
colonelle et celle de Dommarville, les compagnies Rocques,

Du Sau, La Simendiere, Marescot, Hamelet, Hallart, Brusse,

Cormieres, du Fort, Fourmenti^res, Verneuil et Pont-Aubert^.

1. Journaal de Duyck, II, p. 610. II signe Du Hamelet sur YEedboek, p. 10, aprts
avoir pretd serment le 10 avril 1599. J'ai retrouv6 sa « commission » dans le Com-
missieboek van den Raad van Staate, 10 mei 1591-6 d^c, 1599: Commissie voor Fran-
cois des Essars... heer van Hamelet.

2. Ibid., II, p. 629.
3. Duyck, II, p. 635 et 636.
4. Duyck, t. II, p. 638-639.
5. Duyck, t. II, p. 639. II n'est pas sur que la Noue ait et6 present, k en juger

par le texte de Fleming, Belegeringbe der stadt Oostende, p. 32 ; a part cela, sa liste
correspond k celle de Duyck. Je ne tiens pas compte des alterations orthographiques.
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Les noms imprimis en petites capitales, sont ceux qui figurent

au budget de 1599 a 1604, k cdt6 de celui de Schelandre. Ou
est-iJ, lui, a ce moment et oil est du Buysson ? On ne salt.

Le 23 juin, Tarm^e s'6branle, la cavalerie ind^pendante

du comte Guillaume-Louis, formant pointe d'avant-garde,

les regiments de Solms et par consequent les Franc^ais le suivant.

On passe par Ecloo, les maisons brulent, marquant les etapes de

I'invasion, puis on traverse Oudenburch, au sud d'Ostende,

laissant Bruges de c6t6. Maurice ordonne k Solms d'enlever

I'ouvrage Albert, situe dans les dunes, k I'ouest d'Ostende,

cette ville etant toujours, comme on sait, aux mains des

Etats. 11 eprouve quelque peine k pousser ses approches ^ dans

le sable sec et mouvant oil il choisit ses emplacements de

batterie, I'un sur I'estran, 1'autre sur les dunes. Quelques

Fran^ais audacieux livrent des escarmouches jusque devant

les retranchements Isabelle, qui confment au fort Albert :

le capitaine Cormieres est tue, le corps traverse de part en

part ; effrayee par un feu d'artillerie, d'ailleurs peu meurtrier,

la garnison du fort Albert se rend le 29 ^.

Lentement, le long du rivage, Solms s'achemine vers Nieu-

port fortement occupe par les Espagnols. II vise a s'emparer

de la digue et des ecluses. Maurice et Guillaume-Louis le re-

joignent a la hauteur de Leffinghe, ainsi que les Anglais et le

comte Ernest, tandis qu'il s'etablit lui-meme k Westende, face

a rOuest. Nous sommes le 30 juin.

Le ler juillet, par un beau temps, le Stathouder avance

encore et, trouvant I'embouchure de I'Yser presque a sec,

a maree basse, il la franchit avec Vere et Solms, le comte
Guillaume-Louis et le comte Henri-Frederic, sans rencontrer

de resistance. Par un vent favorable, des bateaux partis d'Os-

tende, ne tardent pas k amener vivres et munitions ^.

Strategiquement, la position est dangereuse. On n'y reconnait

pas la prudence habituelle de Maurice, car, n'etait la maitrise

de la mer, il serait coupe de sa base et pris entre trois feux :

Bruce pour Brussc, Mariscot pour Marcscot, etc., ni des traductions du « de », van
Sau pour du Sau. Au reste nous n'avons pu toujours controler la vraie forme.
Rocques est Jacques de Rocques, baron de Montesquieu, dont il sera souvent ques-
tion plus loin. Cf. He( Staatsche Leger, t. II, p. 409, 277, 165.

1. Boyau ou galeriu destine h approcher des remparts it couvert.
2. Uuyck, t. II, p. 649-651.
3. Duyck, t. II, p. G58.
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Furnes, Dunkerque, Nieuport, sans compter la menace de I'ar-

chiduc qui s'avance de Bruges avec toute una armee pour degager

Nieuport, reprenant en passant Oudenburch et Leffinghe,

comme s'il avait voulu suivre le Hollandais a la traced

Les Etats, qui ne se sentent pas trop en securite a Ostende,

s'affolent. Maurice meme est surpris. On ne croyait plus I'en-

nemi si agressif ni si fort. Le comte Ernest est envoye au nord

de Leffinghe, avec mission de garder ouverte la route de la cote.

Le'2 juillet 1600, dit le chroniqueur, commence a poindre,

par un beau temps et un vent d'ouest assez fort, le jour sanglant

de la grande bataille. C'etait un dimanche, anniversaire de la

Visitation de Notre-Dame Marie, tres honoree par les « papistes w^.

Au point du jour, le comte Ernest, avec deux regiments,

comprenant dix-neuf enseignes de fantassins, quatre cornettes

de cavalerie et deux mortiers, se dirige vers Mariakerke, mais

I'archiduc Albert, partant de Leffinghe et profitant de ce qu'on

avait omis de rendre la route impraticable, I'y devance.

Ernest se met en bataille ; la panique s'empare de ses troupes,

11 perd beaucoup de monde. Albert a raison d'ecrire a ceux de

Bruges, qu'il a battu I'avant-garde de Maurice, mais il a tort

de dire qu'il I'a coupe de sa base. L'histoire apprend qu'il ne

faut pas trop tot chanter victoire. Cependant, a Bruges, on sonna

les cloches.

L'archiduc dispose de 8.000 fantassins et L600 cavaliers. II

reste a Maurice 96 enseignes a pied, 18 a cheval, soit 10.000 fan-

tassins et 1.200 cavahers.

A la faveur de la maree basse, il les transporte des huit heures

sur la rive droite de I'Yser et il se range en bataille, adosse au

fleuve et sentant qu'il a tout a perdre ou tout a gagner. II fait

savoir a Vere, commandant I'avant-garde et qui propose de se

retrancher, qu'il entend ne pas s'abriter ailleurs que derriere

des piques et des mousquets, qu'il veut livrer bataille et qu'en

ce jour, le sang coulera.

II avait fait passer aussi sur la rive droite le gros ^ compose
des regiments frangais, wallons et suisses, conduits par le comte

Georges de Solms et flanques des cavaliers du jeune Henri-

1. Duyck, t. II, p. 661.
2. Duyck, t. II, p. 661 k 680. On pourra suivre son recit egalement sur le plan

que nous reproduisons ici, pi. IV. Cf. pJus loin, page suivante, note 1.

3. Qu'on appelait alors « la bataille ».
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Frederic, les fantassins rdpartis en quatre bataillons, les cava-

liers, en quatre escadrons.

Le comte Ernest resle sur la rive gauche pour observer la

garnison espagnole de Nieuport. Les seigneurs de Chastillon,

Grey, Holstein, ne quittent pas Maurice. Tandis que ce dernier

envoie ses cavaliers en reconnaissance, il eloigne ses vaisseaux,

leur faisant regagner Ostende pour oter aux troupes tout espoir

de retraite. Les six mortiers sont en batterie sur I'estran. L'en-

nemi tarde a paraitre : Maurice en profite pour exhorter ses

soldats a se conduire vaillamment.

Voyant les vaisseaux cingler vers Ostende et croyant qu'ils

transportent le Stathouder lui-meme et son etat-major, I'ar-

chiduc Albert se decide a attaquer et marche vers Nieuport

le long de la cote, apprehendant d'etre inquiete sur ses derrieres

par la garnison d'Ostende qui, au reste, ne bougea pas. C'est

a midi que les estradiots espagnols prennent le contact.

Dix ou douze coups de canon tires a bref intervalle les ac-

cueillent et les dispersent dans les dunes.

La maree montant, I'une et I'autre armee ne tardent pas a s'y

refugier. Sentant qu'il va etre attaque, le stathouder appelle

le comte Ernest et lui fait prendre position, apres avoir coupe

les ponts sur I'Yser, pour qu'ils ne livrent point passage aux

fuyards.

Maurice a pour lui le vent et bientot le soleil qui, I'apres-midi,

aveuglera I'adversaire, puisque celui-ci fait face a I'ouest.

L'armee espagnole gagnant de plus en plus, I'artillerie hollan-

daise commence a donner de ses cinq mortiers mis en batterie

dans les dunes, et de son canon unique, reste sur le rivage..

Le stathouder deploie sa cavalerie dans les « polders ». L' avant-

garde a pied comprend quarante-trois enseignes, tandis que le

gros n'en a que vingt-quatre, reparties en quatre bataillons, dont

deux de Frangais ^

Vers trois heures de I'apres-midi, I'ennemi avait tellement

approche que les elements avances en viennent aux prises et

qu'un feu assez vif d'arquebuse eclate, faisant un bruit terrible,

1. Duyck, t. ir, p. 671. On les voit indiqu^es sur la gravure trfcs rare du Cabinet
des Estampcs qu'on trouvera reproduitc ici, pi. IV. On en lira la description dans-
MuUer (Fred), De Nederlandsche Geschiedenis in Platen, beredeneerde Beschrijving
van nederlandsche Historic Platen, Zinneprenten en historische Kaarten, ver-
zameld, fjcrafigschikt, beschreven door — . Amsterdam, F. Muller, 1863, 4 vol. in-S"..

La collection compl6te ayant Hi acquise par le cabinet des estampes d'Amsterdam,
il sulTit d'indiqucr le numiro de Muller : n" 1136 au t. I.
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si bien qu'on entendait un roulement confus « de mousqueterie,

de cris, de tambours et de trompettes ». Voyant son infanterie

•engagee, Maurice fait charger la cavalerie du comte Guillaume-

Louis, du comte Henri et de la Sale sur les escadrons ennemis,

qu'elle met en fuite.

Albert soutient son avant-garde, qui a le dessous, par sa

« bataille », c'est-a-dire par le gros. Les Anglais flechissent

un peu ; le general Vere est blesse et va se faire panser \

mais son frere Horatio retablit la situation en fondant sur le

parti ennemi le plus important, a la tete de six ou sept cents

hommes. II fit preuve d'une telle opiniatrete que I'Espagnol

ne parvint pas a I'ebranler. Cependant Anglais et Prisons

eussent fini par ceder, si Maurice n'avait amene en ligne, a son

tour, le gros de ses forces. Les nouveaux Wallons chargerent

bravement mais, avant le corps a corps, voici que les fantassins

<ie Vere lachent pied. II faut faire donner les Suisses et puis les

Fran^ais, en deux troupes, mais ils n'arrivent ni a faire reculer

I'ennemi, ni a arreter la debandade des Anglais.

L'armee du Prince perd dune apres dune, sans que les charges

partielles de sa cavalerie, prenant I'Espagnol en flanc, parviennent

a retablir la situation. II ne reste au stathouder qu'a faire avancer

son arriere-garde, exhortant ses cavaliers a rester en bon ordre,

puisqu'aussi bien ils n'ont pas d'autre alternative que de vaincre

ou d'etre tues ou noyes, ce qui avait ete, au reste, le sort d'une

partie du train des equipages.

La panique commence a se mettre dans cette cohue. On entend

les cris effares des femmes et des enfants qui I'accompagnent ^

et, pour comble de danger, I'ennemi ayant apergu ce desordre,

engage son arriere-garde, pour tenter de forcer la fortune

des armes. L'infanterie hollandaise est en recul sur toute la

ligne et Maurice ne reussit meme pas a remettre de I'ordre dans

sa cavalerie. La situation parait desesperee : « II semblait que

le Seigneur Dieu voulut laisser perir et accabler le florissant

Etat de Neerlande ». L'ennemi avance si vite que I'artillerie

tombe entre ses mains. Seul, le Prince est sans crainte : il

appelle, il supplie chacun de maitriser ses terreurs, de mourir

plutot en combattant.

C'est alors qu'il mande ses trois dernieres enseignes de cava-

1, Duyck, t. II, p. 672-673.
2..Duyck, t. II, p. 674.
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liers qui, s'clanQant avec furie, portent le d^sordre dans Ics rangs

ennemis.Les Anglais deVcrese ressaisisrent ainsique Ics Prisons

qui, au nombre de cent cinquantc piquiers, jettent un parti

espagnol a bas des dunes *. Tout k coup des matelots et des

canonniers se mettent ^ crier : « Chargez ! chargez !
»

* et d'autres,

sans raison d'ailieurs : « Victoire I victoire !... » et toute Tarmee

hollandaise se met ^ presser I'adversaire, qui ne tarde pas k

ceder. Le prince le harcelle sur ses flancs avec un groupe de

cuirassiers qu'il a rallies. Le recul des Espagnols se change

bientot en une fuite eperdue.

Maurice reste maitre du champ de bataille, il couchera le

soir a Westende.

Commencee a trois heures et demie de I'apres-midi, la lutte

a dure jusqu'a sept heures du soir.

Cette victoire de Maurice, si remarquable, parce que c'^tait

la premiere qu'il remportait en rase campagne sur « cette redou-

table infanterie de I'armee d'Espagne », jusqu'alors partout

victorieuse, lui avait coute cher : mille morts, done le dixieme

de son elTectif, et sept cents hommes grievement blesses. Les

Anglais avaient perdu cinq capitaines, les Frangais, deux : La
Simendiere et Marescot ^.

II est vrai que Tennemi avait laisse sur le terrain trois mille

morts et six cents prisonniers et, parmi ces derniers, « TAlmi-

rant6 d'Aragon » Francisco de Mendoza^ don Luys del Villar

et le senechal de Montelimar, comte de la Fere, qui mourut a

Ostende des suites de ses blessures.

De plus, il abandonnait tons ses bagages, ses drapeaux, quatre

morliers, deux canons de campagne ou couleu\Tines et des muni-

tions.

Malheureusement, Maurice ne sut pas ou ne voulut pas

exploiter son succes. II se contenta d'avoir rouvert la route

d'Ostende et y delibera avec les Etats sur les trois objectifs qui

s'ofFraient a lui : L'Ecluse, Nieuport, Dunkerque, d'ou partaient

les galeres et les brigantins pour inquieter et surprendre ces

1. Duyck, t. II, p. 675.
2. f Val aen, val acn », ibidem.
3. Duyck, t. II, p. 677.
4. C'est k cct aniiral que Maurice dit k table, en frangais : « Monsieur I'Admirante

a est6 plus hcureux que pas un de son Arm^e, car il a fort dfeird, plus de quatre an-
ndcs continucllement, de voir I'HoUande; niaintenant il y entrera sans coup fdrir. »

Le propos a 616 entcndu et not6 par Fleming, Belegeringbe..., etc., p. 45.
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rouliers des mers qu'etaient deja les marins de Hollande et de

Zelande.

En attendant une resolution definitive, le Prince procede au
remaniement de ses troupes, fusionnant probablement des

compagnies, quandleurspertes avaientetetroplourdesetsurtout

quand elles avaient ete privees de leur chef, donnant notamment
celle de Cormieres, tue au fort Albert, a du Puj^ \ celle de la

Simandiere, tue, a Pomarede et celle de Marescot, egalement

tue, a ScHELANDRE ^ que nous retrouvons done ainsi cite en fin

de bataille et qui a ete I'occasion de ce recit.

L'evenement eut en Europe et surtout en France un reten-

tissement considerable. Elisabeth en rend graces a Dieu. Henri IV
revolt d'Aerssen, ambassadeur des Etats, a onze heures de la

nuit et « manifeste une telle joie que beaucoup se scandaliserent

de lui voir trop ouvertement montrer son affection et sa sym-
pathie pour le succes de Leurs Hautes Puissances. II s'arrete

meme de jouer et ordonne a Monsieur le Grand de lire a haute

voix les depeches ^.

»

1. J'ai retrouve la Commission de Guillaume du Puy, dat6e du 15 d^cembre 1598
(Commissieboek van den Raad van State, 10 mei 1591-decemb. 1599, fol. 88). De
graves lacunes de ces registres nous ont empech6 de mettre la main sur le brevet
de Schelandre. Ce du Puys, dont nous reparlerons encore, fut arrete a la Haye le

26 octobre 1600 (cf. Duyck, t. II, p. 571) pour avoir, dans une « monstering », abus6
des « passe-volants », hommes de paille destines k grossir frauduleusement les effec-
tifs des compagnies pour les jours de revue. II ne tarda pas k etre relSch^.

2. Dont le nom apparatt cette fois estropi^ par Duyck en Chilandre, ce qui n'a
rien d'6tonnant si Ton songe qu'un descendant du poete a releve, dans les docu-
ments frangais du temps, les formes : Scheland, Chelandre, Schlandres, Thin von
Schelnder, ce qui est la propre signature du pere du poete, le gouverneur de Jametz
(cf. V Intermddiaire des Chercheurs el des Curieux, 25 juillet 1876, col. 422. et 25 sep-
tembre 1877, col. 566). Voici le texte de Duyck (t. II, p. 684), k la date' du 5 juil-
let 1600 : « De compagnie van la Simandiere gaf hij aen Pommarede, die van Cor-
mieres aen du Puys ende die van Mariscot aen CHILANDRE. »

3. Lettre d'Aerssen aux Etats G6neraux, 19 juillet 1600, cit^e par van der Kemp
(C. M.), Maurits van Nassau, t. II. (Rotterdam, van der Meer et Verbruggen-
1843, in-8<>, p. 264-265).
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CHAPITRE IV

LE PO^ME DE JEAN DE SCHELANDRE SUR LA BATAILLE

DE NIEUPORT.

C'est au meme moment oil la presence d'un Schelandre,

que nous devons supposer etre Robert, est attestee a Ostende

par le Journaal de Duyck, qu'un poeme de son frere Jean nous

montre qu'il y arrive aussi. II y ecrit en effet a propos de ce

fait d'armes :

Le bruit d'un tel exploit dans mon ame fit naistre

Un esguillon de Mars, un desir de cognoistre

Le guerrier qui deflfend, nompareil en vertus,

De I'acier de C6sar, les raisons de Brutus ^.

Le poete va nous habituer a une telle exactitude, qu'il est

permis de demander au lecteur, sous benefice d'inventaire,

d'accepter qu'il s'agit la d'un detail biographique exact et que

Jean rejoint son aine au lendemain de la bataille de Nieuport,

k laquelle, six ans apres*, selon ses indications toujours, il con-

sacre un poeme de large facture intitule : Le Procez d'Espagne

contre Hollande. Plaide dis Van 1600 apris la bataille de Nieu-

port. Dedie a tris-sage et tris-valeureux capitaine Maurice de

Nassau, Due de Grave, etc.

Cette piece de vers, toute en alexandrins ^ appartient a la

famille des songes et visions, qui out fait tant de tort a notre

Utt6rature didactique et dramatique, au moyen-age comme au

1. Admirable vers k souligner en passant et qui sert d'^pigraphe i ce livrc I.

2. Sur cette date, voir plus loin.

3. Pour la Sluarlide, publi^e en 1611, I'auteur rejettcra I'alexandrin (of. Argu-
ment de la Sluarlide, p. 33) : « Quant ii la qualite des vers I'autheur a suivy (plus tost
par devoir que par inclination) I'exemple et I'opinion de nostre Apollon vandosmois,
qui juge les Alexandrins mal conv6nables k un subject Heroi'que, comme k la vdriti
la plus courte cesure de ceux-cy Icur donne je ne s^ay quelle retenuS qui les rend
plus graves, plus relev^s et moins licentieux, laissant tant plus de loisir aux pro-
(ondes conceptions de se faire bien peser avant que d'estre exprim^es ».
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XVI® siecle, mais elle se rachete par une reelle eloquence et une

grande chaleur de sincerite. Le poete est endormi, Morphee

lui apparait et I'enleve aux cieux, vers •

le pere tonnant

Assis en majeste sur un throsne eminent

et, devant le Souverain juge, il voit amener « deux nymphes
d'icy-bas », I'Espagne et la Hollande :

L'Espagne basannde,

Orgueilleuse en son dueil, dolente en son orgueil,

Portoit la rage au frond et les larmes k I'oeil.

Sa demarche estoit grave et sa robbe tissue

De metail de Peru rayonnoit a la veiie

Son sein estoit blanchi de perles arreng6es,

Et de chainons d'or fln, ses espaules chargees ;

Dans un « torrent de larmes », elle dresse sa plainte contre la

« rebellion d'Hollande sa sujette » et invoque le droit divin

des rois. Celle-ci a « un Alexandre esleii », Maurice. Au Tout-

Puissant, de foudroyer le revolte.

A tant se teiit Espagne et sur pied se dressa,

Puis d'un humble maintien Hollande s'advanpa.

L'or de ses blonds cheveux, ou Cupidon se joue,

D'un humide reseau, sans parade, se noue.

Son front, illumine de flambeaux azures,

Les lis de son teint frais, de rose colores,

L'embonpoint de ses bras mi-couverts de la manche.
Son voile k cent replis de fine toile blanche,

Tiroient au fond des coeurs plus de rayons ardants.

Que I'Espagnole pompe aux yeux des regardants.

II y a peut-etre un souvenir d'amour ou d' amourette dans

cette description si precise. Nous n'avons plus affaire a une
abstraction. Ce n'est pas la Hollande, c'est une Hollandaise qui

est ici decrite avec des touches de peintre et telle que le Fran^ais

I'a vue : cheveux blonds, yeux bleus («les flambeaux azures »),

les joues vivement enluminees de rose, I'avant-bras decouvert,

en son costume national, que T allusion a la coiffe de fine toile

de Hollande acheve d'evoquer, comme en un tableau de Ver-

meer. Deux traits de ce costume, le bras decouvert et les cent
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replis de celte coifle indiquent un modele pris en Z61ande ^

La simplicity de Thabit se relrouve dans le langage. Si

I'Espagne a parle devant le souverain juge du droit divin des

rois sur leurs sujets, la Hollande se dresse en defenseur des

opprimes et ses alexandrins vibrants plaident la cause des

« Monarcomaques », des peuples faiseurs de rois et d^fendent

la th^oric des Vindiciae contra tyrannos de Languet*, qui n'etaient

autre chose que I'apologie de Guillaume d'Orange en revolle

contre son suzerain, pour des causes politiques aussi bien que

religieuses.

Les Roys sont vos nepveux, s'ils gouvernent en paix,

S'ils briguent, en douceur, I'amour de leurs subjets

Mais si, bridants les coeurs et les langues craintives,

Des peuples asservis, ils transforment les nonis

De Princes en Tyrans, de Cajsars en Nerons,

Si, pour souverain chef, ils ne vqus recognoissent.

Si, brutaux, de rapine et de meurtre ils se paissent,

II faudra prendre en gr6 la rage qui les poind ?

Nous sentirons les coups et n'en soufllerons point ?

Ne voila-t-il pas des accents dignes des Tragiques d'un Agrippa

d'Aubigne, qui pourtant ne paraitront que dix ans plus tard,

en 1616 ? ^ Suit un veritable requisitoire contre la barbarie

espagnole, qui a crucifie les deux mondes :

Soit ou d'eternel chaud les nfegres sont presses,

Soit ou les flots baveux en marbre sont glacis.

1. En 1601, nous vcrrons la compagnte Schelandre en gamison A Berg-op-Zoom,
^ la limite du Brabant septentrional, mais en face de la Z^lande. Tous les dessinsse
rapportant k la Hollande du Nord et que j'ai vus au Cabinet des Estanipes d'Ams-
terdan, montrent que les paysannes de ces contr^es ont des manches longucs, de
m^nic que les bourgeoises et grandes dames du temps. Ce detail du bras dicouvert
localise done exactement le poeme. Pour les plis de la coiffe de Goes en Z^lande
par exemple, voir A. Diirers N iederlaendiscke Reise (Berlin, 1918, 2 in-fol.) parun
artiste bien connu, Jan Veth et I'iminent archiviste d' Utrecht, M. S. Muller Fz.

2. Cf. de Jong, Eenige Opmerkingen over de Rechtsleer der Monarchomachen
(Th6se de lettres de la « Vrlje Universiteit », ou University libre d'Amsterdam) 1914,
Rotterdam, P. de Vries, 1 Vol. in-8", et Itjeshof Jz., De Werkzaamheid van Du
Plessis-Mornay in diensl van Hendrik van Navarre in de jaren 1576 tot 1581, Th6se
de lettres del" University de Leyde, 1917, Kampen, Kok, 1917, 1 toI. in-S". M. Itjeshof
a tort d'attribuer les Vindiciae k Du Plessis-Mornay rnalgr^ la demonstration de
M. Joseph Barrero en faveur dc Languet. Cf. Observations sur quelques ouvrages
politiques tmonymes du X VI' siicle, dans la Revue d'H istoire litte'raire de. la France,
2V annde, n" 2, avril-juin 1914, p. 377-382.

.3. Manuel bibkographique de G. Lanson, n" 1813. Voir les beaux livres de
S. Rocheblavc, Agrippa d'Aubign^, Paris, Hachette, 19J3, 1 vol. m-16, (Les Grands
Ecrivains) et La vie d'un hiros : Agrippa d'Aubignk, Paris, Hachette, 1900, 1 vo'.
in- 16.
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Vous ne voyez climat ou chacun ne deteste

De leur ambition la dommageable peste.

L'Espagnol est un feu, qui tant plus se fait grand
Du mal de ses voisins et tant plus entreprend.

C'est un chien en sa foy. c'est un Paon en sa gloire,

Un regnard en sa guerre, un tigre en sa victoire.

Puis vient un resume, evidemment tendancieux, de I'histoire

d'Espagne, qui atteste chez I'auteur une grande connaissance

des faits, et, par consequent, une certaine instruction \ mais qui

est un peu deparee au debut par un mauvais jeu de mots sur

€hristophe Colomb :

N'appellons a tesmoin le monde ja desert.

Par un vol de Coulombe autrefois descouvert.

Oil Ferrand ^, par le sang, par la chaine servile,

Preschant le metail jaune ^ au lieu de I'Evangile,

Fit aux peuples dontes plus de mortel ennuy
Que les Demons d'enfer qui regnoient avant luy.

Ensuite, une breve allusion a I'accession de Charles-Quint

a I'Empire, en 1519 :

Je tairay leur Cesar, qui gaigna, par amorce,

Les AUemans peu fins, les gouverna par force.

Enfin, une evocation des conquetes d' Italic, des intrigues

de Philippe II en Angleterre avec Marie Tudor et un tableau

de la France ravagee par les invasions successives :

Mais abaissez les yeux, 6 Fondateur du Tout,
Contemplez a loisir, de I'un a I'autre bout.

La France encore en pleur pour ses villes hruslees,

Pour ses fleuves sanglants, ses ierres desolees.

C'est I'Espagnol encore qui, chez elle, a provoque les querelles

intestines :

Une civile horreur luy dechirant les flancs,

Vouloit ^es plus beaux lis aussi rouges que blancs.

1. Gf. Asselineau, Notice sur Jean de Schelandre, 2* 6d., p. 5. Selon la Biographie
de Colletet, I'histoire et les mathdmatiques remplissent les loisirs du soldat aussi
bien que la po6sie. D'apres le m^me biographe, Schelandre avalt fait des Etudes
±)rillantes a rUniversite de Paris (Ibid.).

2. Ferdinand d'Aragon.
3. L'or du P6rou.
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Mais Dieu a suscite

Un Henry sans pareil qui licndra ddsormais
Toute I'Espagne en peur, toute la France en paix.

Aussi le Seigneur ne peut-il pas moins faire que de lancer

contre la lourbe Espagne ce formidable anatheme :

Ha ! qu'en vain, contre moy, ces feintes sont dress^es,

A qui seul appartient de sonder les pens6es.

Ou ce regard farouclie, ou ce geste me dit

Que la langue me prie et le coeur me maudit.
Ouy, j'ayme le bon droit : Tanl que ta gloire vaine

Haussera Ion mespris sur la nature humaine,

Je me rendray partie, et, te versant k bas,

Te briseray du tout, si tu ne fleschis pas.

J'ay souffert jusq^Hcy ta barbare malice

Pour en donter les miens qui se plongeoient au vice,

Mais garde-toy du feu...

Le soleil jaunit riiorizon, un rayon vient dessiller les yeux
du reveur qui demeure « estonne, comme tombe des cieux »,

et c'est la fin du long poeme.

Y trouverait-on quelques details utilisables pour la biographie

de son auteur, en dehors de la date de composition, 1606, eta-

blie par la phrase : « Ja Flore, par six fois, de nouveau s'est pa-

ree... » ? D'abord, plusieurs vers montrent une connaissance

nette, non pas seulement de I'histoire de France (allusions aux
guerres de religion, a la Ligue, a I'assassinat de Henri III, a la

pacification de la France par Henri IV) mais aussi de I'histoire

d' Espagne (Ferdinand, Charles-Quint, conquete du Perou),

ainsi que des circonstances particuUeres de la revolte des Pays-

Bas. II faut notamment souligner le passage ou il est question

du due d'Albe :

Un Due d'Albe sans foy, qui voudra, resolu,

Fonder sur le massacre un pouvoir absolu.

Qui semble conjurer par bourreaux et par guerres

De peupler I'Ach^ron aux despens de nos terres.

et du tragique massacre d'Anvers connu sous le nom de Furie

Espagnole ^

:

1. Plac^e sous le due d'Albe au m^pris de la chronologic. En eflet, le due d'Albe
avail Ai\k quitt^ les Pays-Bas.

4
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Nous verrons chasque jour, au gre de leur furie,

Un carnage d'Anvers et cent autres turies ?

Pourtant, ce qui nous interesse ici davantage, c'est une par-

faite connaissance de la campagne de Maurice. Elle commence

par un debarquement en Flandre :

Ja Flore, par six fois, de nouveau s'est par6e

Depuis qu'un bel instinct de victoire asseurde

Vous fit entrer en Flandre, et, costoyant ses bords,

Paver ses flots de naus et ses sables de morts
;

« costoyant ses bords » : c'est bien la marche par la cote, d'Os-

tende vers Nieuport, qui ouvre les operations.

« Paver les flots de naus et les sables de morts »

Oui, la mer etait couverte de navires faisant voile vers I'Yser

et escortant les troupes en marche qui, du rivage, les suivaient

des yeux.

« Paver les flots de naus et les sables de morts »

N'est-ce pas un rappel de choses vues au lendemain de la melee,

car c'est dans le sable des dunes et de la plage que se livra le

sanglant combat et que gisaient, glaces et rigides, les trois mille

morts qu'abandonnait I'ennemi. Au meme tableau repond

cette plainte de I'Espagne :

Voyez mes bataillons k I'estran terraces,

Mes plus illustres flls k monceaux renverses.

Si nous n'avons pas affaire a la meme exactitude que dans la

pi^ce que nous analyserons plus tard, nous sommes loin cepen-

dant de la froide abstraction habituelle aux songes poetiques.

L'horreur de la vision du champ de bataille et de ses monceaux
de cadavres se trahit ici.



CHAPITRE V

RETRAITE DE FLANDRE. LES CAMPAGNES DE 1601 ET DE 1602.

Reprenons le fil des evenements. Le stathouder rend

graces au del et fait entonner, en fran^ais, le psaume 116.

Ainsi de Beze et Marot, sur la grave polyphonie vocale d'un

Bourgeois ou d'un Goudimel, celebraient la victoire hollandaise.

Au reste, le fameux « Wilhelmus » n'etait-il pas aussi un vieux

chant historique frangais ? ^

Quoique Albert ait rallie sous Bruges ses troupes en deroute,

Maurice fait, des le 6 juillet, reprendre a toute son armee la

direction de Nieuport ^. L'essentiel etait alors de s'emparer des

places; c'etait la tactique hollandaise, celle qui convenait le

mieux au . temperament obstiue de ce peuple, et, d'ailleurs,

I'objectif primitif de Dunkerque n'etait point abandonne.

De nouveau, on passe I'Yser et le grand chef va camper a

I'ouest du chenal. Les soldats creusent des fosses et cons-

truisent des abris sous une pluie persistante. Le mauvais temps
empeche les travaux d'approche, I'eau envahit les tranchees de

TYser. Neanmoins, on arrive a dresser, a force de gabions, les

emplacements de batterie : douze pieces au Nord-Ouest de la

ville, quatre a I'Est. On perce une digue pour tenter d'inbnder

toute la region et interdire aux assieges I'arrivee de renforts,

mais la digue principale, qui protegeait tout le « metier » de

Fumes, ne put etre atteinte ; chaque jour, par la venue des

troupes fraiches et par I'artillerie qu'il revolt, on voit croitre

la resistance de I'assiege.

L'ingenieur David d'Orleans est blesse au pied ; ses direc-

1. Voycz la d^monslration du inusicologue J. W. Ensched^, Le* Origfnes du
Wilhelmus van Nassauwe, dans Ic BuUelin de la Commission de I'Histoire des Egiitet
wallonnes, 2" s6rie, t. II, p. 341-386.

2. Pour ce qui suit, voir Duyclc, t. II, p. 684-694.

k
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lives vont manquer aux travaux du genie. Une eclipse de

soleil, a midi, le 10 juillet, semble encore un mauvais presage ;

dans le port les vaisseaux se heurtent sous un vent violent

soufflant du Nord-Ouest. Toutes ces difficultes croissantes ne

laissent pas de provoquer un certain ilottement et les ordres

sont suivis de contre-ordres. On retire quatre pieces, cela

enleve confiance aux hommes, qui ne se sentent plus sou-

tenus ; le generalissime meme parait decourage, d'autant plus

qu'une pointe poussee vers Dixmude rencontre une forte oppo-

sition. Sans cesse enhardie, la garnison fait des sorties. Successi-

vement, apres en avoir delibere avec les Etats, Maurice renvoie

a Ostende ses douze pieces, puis quatre enseignes de Fran^ais,

deux de Wallons, cinq de Prisons. Le 15 juillet enfin, il se resoud

tout de bon a abandonner I'entreprise ; le 17, les dernieres troupes

s'embarquent sur des bateaux qui bientot les ramenent dans

Ostende, que les Etats Generaux, fort depites, ont deja quitte.

Le 1®^ aout 1600, le Stathouder envoie ses soldats en Zelande,

ne laissant de Frangais et de Wallons que les compagnies Du Sau,

Pomarede, du Buysson, Frangois Marischal, Fr. Marlye, Gilson,

sous le commandement de Du Sau. La compagnie de Schelandre

est probablement avec le prince et, comme le reste du convoi,

echappe a la menace des galeres de I'Ecluse, que le mauvais

temps empeche de deboucher du Zwijn ^. Arrives a Middel-

bourg, les Frangais restent en garnison en Zelande, ainsi que

les Anglais. Furent-ils visiles la par le marquis de Rohan, qui,

avec son frere, arriva a La Haye, le 15 septembre, venant d' Ita-

lic, « apres avoir passe par I'Allemagne et dans le dessein de se

rendre en Angleterre et de voir ainsi du pays » ? ^ Nous ne savons,

mais inutile de s'attarder a des hypotheses.

Le 30 septembre 1600, comme les deputes, fatigues de la

guerre, veulent licencier toutes les troupes « non reparties »

(ongerepartieerde) », le Stathouder, assiste du Conseil d'Etat,

sorte de directoire executif, fait porter au compte de la province

de Hollande, la compagnie colonelle de La Noue (150 hommes),.

1. Bale aujourd'hui ensabl^e, k I'est de I'actuel Zeebrugge, et ayant servi jadis-
de rade k I'Ecluse.

2. Duyck, t. II, p. 734-743. On leur offrit, k la Haye. un banquet, le3 octobre.
Le r6cit de ce voyage nous a 6t€ conserve k la suite des Memoires du due de Rohan...,
ensemble le Voyage du mesme auteur, fait en Italie, Allemagne, Pais-Bas-Uni,
Angleterre et Escosse, fail en Van 1600. A Paris, sur I'imprimd a Leyden, chez:
Louys Elzevir, 1661, 2 vol. in-12.

3. Sur ce terme, voir plus haul, p. 35, note 1.



RETRAITE DE FLANDRE. CAMPAGNES DE 1601-1602 53

et les compagnies Fourmenli^res, Schelandre *, du Buysson,

Verneuil et Hallart, chacune de 113 Idles.

Robert de Schelandre passe done du service de la Generalite

des Provinces-Unies, ou nous I'avons vu figurer, dans le prece-

dent document, au service de la riche province de Hollande

qui, grAce aux droits d'entree de ses grands ports : Rotterdam,

Dordrecht, Amsterdam, Hoorn, Enkhuijzen, Zaandam, Monni-

kendam, et des impots de ses cites industrielles : Leyde, Delft,

Harlem, supportait a elle seule le plus lourd poids de la guerre ^.

Comme I'ecrivait dej^ en 1593 a Scaliger, I'ambassadeur de

France, Buzenval, « ces pays » ont « ce bonheur, par-dessus les

aultres, que la guerre qui les aultres fait faner, les faict flo-

rir » *.

La province maritime de Zelande en etait, en second lieu, I'ame

et le nerf. A elle echoient les compagnies Du Sau, Rocques,

Brusse, du Puys, Dommarville, du Fort, du Hamelet, Denis et

Madison, qui nous sont devenues familieres aussi. Les compa-

gnies de Pomarede, Massau, Hanicrot ressortiront a Gro-

ningue et a son Omland ou au « Pays et campagne » (Stad en

Lande) comme on appelait cette province septentrionale, extre-

mement particulariste et qui, avec la Frise, s'etait donne un
Stathouder separe, le comte Guillaume-Louis.

L'annee 1601, a laquelle correspond le sixieme livre du Jour-

naal d'Antoine Duyck, n'a guere d'importance au point de vue

des operations militaires. La Noue n'ayant pas repondu, nous

le savons, aux rappels successifs qu'on lui avail adresses et

ayant ecrit en dernier lieu qu'il ne reviendrait que si on lui

accordait 1.200 livres par mois de trente jours *, les Etats

estimerent ces pretentions intolerables, I'aviserent qu'ils renon-

^aient a ses services et le relevaient de sa charge de colonel

1. Encore estropid par Duyck, t. II, p. 757, en ChiJandre. Les autres noms sont'
orthographies correctement ; I'ordre et I'elTectif sont exactement ceux du budget
de 1599 reproduit plus haut, p. 35.

2. Sur ces repartitions, les relations entrc Etats de Hollande et Etats Gen^raux,
voir, outre la grande Geschiedenis van hel Nederlandsche Volk du professeur de Leyde,
P. J. Blok, en 4 vol. in-4°, 2* M., Leyde, A. W. Sijtholl (1912 k 1915), I'article de
A. Waddington dans VHisloire gdndrale de Lavisse et Rambaud, t. VI, p. 469
et s. ; une remarquable synthase de Lavisse dans VHisloire de France, t. VII,
2« partie, p. 211 sqq. et surtout : R. Fruin, Geschiedenis der Slaalsinslellingen in
Nederland lot den vat der Republiek uitgegeven door D"' H. T. Colenbrander. La Haye,
M. Nijhoff, 1901, 1 vol. in-8o.

3. Lettre de Buzenval du 2 Janvier 1593, publide k la p. 242, par Mr. P. C. Molhuy-
sen dans ses Bronnen tol de Geschiedenis der Leidsche Universileit, t. I, 1574-1610.
La Haye, M. NijhofI, 1913, in-4". {Rijksgeschiedkundige Publicatien, n° 20).

4. Duyck, t. Ill, p. 20.
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pour la confier au seigneur de Chastillon, lequel etait depuis un
certain temps deja dans le pays. Ce dernier preta serment

devant les Etats Generaux le 19 Janvier.

Au debut de juin, de grandes fetes se preparent a Arnhem
pour les fiangailles du comte Louis de Nassau avee la veuve du
comte de Valkensteyn. Les banquets suceedent aux banquets,

"relui du comte de Hohenlohe a celui du comte de Solms et a ce

?ernier, celui de I'illustre fiance. Mais toutes ces rejouissances

ne sont que feintes destinees a tromper I'Espagnol et, tandis

que le 6, dans la grande eglise de la capitale de la Gueldre, le

comte Louis mene sa fiancee a I'autel, des peniches chargees de

canons et de munitions couvrent les eaux jaunatres du Rhin et

les troupes se massent au « tolhuys » ou maison de peage, que la

campagne de Louis XIV rendra celebre en 1672.

La, sont les Anglais avec 20 enseignes, la aussi les Frangais

avec 14 enseignes : Chastillon, Dommarville, Du Sau, Brusse,

Rocques, du Fort, Fourmenti^res, Schelandre ^, du Puy ^
Pomarede, Du Buysson, Fulgous, du Hamelet et Hallart ^.

Les ponts jetes, tout ce monde traverse I'abondante Betuwe,

les Fran^ais faisant partie de I'arriere-garde. Le 10 juin, Mau-
rice met le siege devant Rhinberc, fortement occupe par don

Loys Bernardo d'Avila ^ L'Espagnol fit trois sorties les 20,

24 et 28 juin et a chaque fois c'etaient les Frangais qui « avaient

la garde ». Ala premiere de ces sorties, Chastillon fut atteint a la

cuisse. Le jeune colonel payait de sa personne. En ce meme jour

perirent le lieutenant du capitaine de Pomarede et un riche

gentilhomme fran^ais nomme La Barre ^. Du Buysson fut blesse

avec beaucoup d'autres. Rocques le fut a I'attaque du24 juin 1601

et tomba aux mains de I'ennemi ainsi qu'un nomme La Caze,

lieutenant de Schelandre ^ dont la compagnie fut done cer-

tainement engagee ce jour-la. Dommarville, lui, etait tombe

1. Cf. Duyck, t. Ill, p. 66. Le nom de Schelandre apparait cette fois sous la

forme Filandre, qui doit etre une erreur de lecture de M. Mulder.
2. Sans doute remis en liberte, voir plus haut, p. 44 n. 1.

3. Alt^r6 en Hallert ; les autrcs noms sont egalement rectifies d'apres VEedboek
(R. V. St., 1928), p. 16 (cf. pi. II).

4. Cf. van Meteren, trad. fran?. de 1618, fol. 497. La forme originale du nom est
Rheinberg, au sud de Wesel, dans les provinces rhenanes.

5. Duyck, t. Ill, p. 76.

6. Duyck, t. Ill, p. 80. Cette fois alt^re en Slandre, alteration voisine de celle

que Ton trouve dans les documents lorrains oCi on lit parfois Schlandres, orthographe
phon6tique, car \'e de la premiere syllabe n'est pas un e. Duyck ecrit : « een lieute-

nant van Slandre genaemt La Case ». Nous reverrons plus loin ce La Caze comme
successeur de Robert de Schelandre, a la tete de la Compagnie.
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dans unc tranchee, oil il s'6lait casse la jambe, son porte-faryon

6tait blesse egalement.

A la mine, Maurice fait sauter une contre-escarpe, oil se

jettent trois cents Fran^ais. Le 30 juillet, la garnison se rend

avec les honneurs. C'est a ce moment qu'a I'armee de Son

Excellence arrivent encore de France les fils du seigneur de

Sancy et les fils du gouverneur de Thou, pour voir I'armee ^.

Comme pendant chaque affaire sanglante, on a dft

proceder a des remaniements et a des nominations ; Fulgous

ayant ete tue ^ le 16 juillet 1601, Maurice remit, le 19, sa com-
pagnie « a un gentilhomme frangais, le seigneur de Bethune,

de la maison de Melun, cousin du sieur de Rhosny »
'. C'est done

ici qu'apparait pour la premiere fois, dans un document d'une

authenticite certaine, ce parent de Sully, lequel nous a deja

occupe.

Quant a la compagnie de feu Jonas Durant, le prince la reserve,

parce qu'il aurait voulu la dpnner a un noble frangais nomme
Ceridos, beau-frere du seigneur van Asperen et que les Wallons

avaient pris en grippe, mais il fmit par la confier, le 22, au lieu-

tenant de Durant, Wasse ou Harincourt, un Wallon, cousin de

Marquette *.

Comme Henri de Coligny, seigneur de Chastillon, veut etre

oil Ton se bat, il demande a etre envoye a Ostende. II emmene
six enseignes de Fran^ais, quatre de Frisons, cinq d'AUemands,

quatre d'Ecossais et quatre de Wallons ; il sera sous Francois

Vere, qui y dirige la defense depuis longtemps.

Le 16 aout, il leve I'ancre a Dordrecht pour cingler vers la

Flandre. Iln'esten vue de Blankenbergh que le 22, et ne pen^tre

dans le port d'Ostende que le 24. On lui fait savoir qu'on n'a

1. Duyck, t. Ill, p. 117. Mulder a lu Saucy pour Sancy. J'ignore qui sont ces
jeunes gens ; en tous cas, il ne faut pas identiller I'un d'eux avec le malheureux
ami de Cinq-Mars, car Fran^ois-Auguste de Thou, flis aln6 de Jacques-Auguste,
I'historien, ne naquit qu'cn 1607.

2. Enterrd k Wesel. le 18, ainsi que Jonas Durant (Duyck, t. Ill, p. 101). A la
mfinie page, Duyck signale I'arrivde d'un gentilhomme nomm6 La Mouillerie.

3. Duyck, t. III, p. 103 : « don hcere van Bethune uyten huyse van Melun, een
neeff vandcn heere van Rhosny ». En hollandais « neef » signifie a la fois neveu et
cousin, mais ici le doute n'est pas possible, il s'agit de L^onidas de Bethune,
fds de Francois, seigneur de Congy. On distingue dans la grande maison de Bdthune,
la branche de Rosny k laquelle appartient Maximilien, baron de Rosny, due de
Sully depuis 1606, et la branche de Congy h laquelle appartiennent Florestan de
Bethune ct ses deux fils, Leonidas ct Cyrus, dont il sera question ici. Cf. Eugene et
Emile Haag, La France Protestante, 2« 6d., p. Henri Bordier (arrdtde au t. VI, au
mot Gasparin) ; Paris, Fischbacher, 1879, in-«» t. II, article Bethune, coL 479
&494.

4. Duyck, t. Ill, p. 105.
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pas besoiii de lui ni de ses 23 enseignes. II en reiivoie done 17 en

Zelande, mais reussit a se faire admettre avec ses six compagnies

frangaises ^.

C'est une puissante place forte qu'Ostende. De simple havre

de pecheurs, incapable de rivaliser avec I'Ecluse, elle est devenue,

depuis la capitulation d'Anvers (17 aout 1585), le seul point

d'appui que les Etats Generaux possedassent encore dans les

Pays-Bas meridionaux, qu'ils n'ont pas perdu I'espoir de rame-

ner a eux. L'Angleterre ne s'interesse pas moins a son sort

que la Zelande et la Hollande ^. On flanqua la place de tant de

fosses et de contrescarpes, qu'elle passa a bon droit, des 1600,

pour imprenable entre toutes.

C'est pourquoi I'archiduc Albert a ecrit a Henri IV eti

un mouvement d'orgueil : « Je m'en vois prendre Ostende ! ».

A quoi Henri, eclatant de rire, s'ecria : « Ventre Sint Gry prendre

Oisteynde ! « ^ Mais cela ne fait qu'echauffer le desir de I'archiduc.

A peine debarque, Chastillon veut etre partout. Comme I'en-

nemi ne bouge point, lui et ses Frangais insistent, le 10 sep-

tembre 1601, pour qu'on parte a I'assaut *, ce qui, a la plupart,

semble imprudent, parce que les tranchees ennemies etaient

« hautes et bien armees », « Or, comme il faisait une ronde avec

d'autres de ces messieurs, pour se rendre compte ou essayer

de persuader ses compagnons du point d'ou pourrait partirl'at-

taque et de la fa^on de I'executer, un boulet lui emporta la

tete. » Nous avons lu les details de cette mort. « Plusieurs avaient

predit cette fin en le voyant partir en reconnaissance, tant il

etait d'un temperament de feu et tant il avait de coeur a la

besogne. On regretta beaucoup qu'il eut si prematurement

perdu la vie, parce qu'il semblait franc et loyal et tres devoue

a la religion, dont il devait etre, en France, I'espoir et le soutien.

Peut-etre etait-il trop prompt et trop impetueux pour faire un
prudent general, ce que Ton ne devient qu'a la longue, mais il

eut au moins I'honneur de tomber, au service, et en temoignant

de son devouement a la cause. »

^

1. Duyck, t. Ill, p. 128-132. Les compagnies du Fort, Fourmentieres, duBuysson,
tiennent garnison a Rhinberc.

2. Van Meteren, trad, fr., de 1618, fol. 498.
3. Duvck, t. Ill, p. 107. En fran?ais dans le texte.
4. Duyck, t. Ill, p. 144.
5. D'apres Duyck, t. Ill, p. 135. C'est sur le « Santhil », position dont il sera

question plus loin (no 1 de notre planche VII), que Chastillon est tombe. (Van Mete-
ren, fol. 499). Pomarede fut tue le 22 septembre 1601. Cf. Duyck, t. Ill, p. 161-162
et aussi fol. 19 r" de I'Histoire remarquable el veritable de ce qui s'esl passe chacun jour
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« Que de belle bravoure se deploya ici, et tout cela avec si

peu de peur, raconte van Meleren, qu'ou a jamais rien veu de

sembiable, car il sembloit que la coustume eust oste toute

crainte *. » Et les ndtres sourient au peril : « Un soldat ayant

achapte un pain et le monstrant ^ d'autres, en relevant en hault,

un boulet en emporta la moitie et retint encore le reste en sa main

tellement qu'il se mit k dire que c'estoit un vray coup de soldat,

de ce qu'il luy avoit encore laisse la plus grande partie. » A cdte

de I'insouciance fran^aise devant le danger, le ilegme britan-

nique : « Un gentilhamme anglois, aage d'environ vingt ans,

estant en urie sortie, eust le bras droit emporte, qu'il ramassa

luy mesme, et le fit emporter avec lui ches le Chirurgien ;

comme on I'eust pause, sans en estre malade ^ il print ce bras

en sa main gauche et I'emporta en son logis, disant que c'estoit

ce bras qui, a disne, avoit servi les autres ^. »

Robert de Schelandre etait-il aupres du jeune Henri de

Coligny quand celui-ci mourut ? Rocques en tons cas se trouvait

a Ostende *. C'est vers cette date que Robert semble avoir

signe, en-dessous de du Puy, que son frere celebrera I'annee

suivante dans ses vers, le registre des serments du Conseil d'Etat

conserve au Rijksarchief a La Haye ^.

Continuous a suivre la chronique de Duyck. Le 26 octobre 1601,

Schelandre est certainement revenu en HoUande, car, a cette

au siige de la ville d' Ostende... A Paris, J^rdmie P^rier, 1604, in-16. C'est k la fin du
jeune colonel que se rapporte le poeme « sur la Mort de M. de Chastillon », qui figure

au fol. 62 r" de I'Album de Louise de Coligny k la Biblioth^que Royale de.La Haye,
du moins si Ton admet les arguments du regrett^ A. G. van Hamcl (L'Album de
Louise de Coligny. Extr. de la Revue d'Hisloire lilUraire de la France d'avril-juin

1903).
1. Van Meteren, fol. 499 verso. Un Fran^ais, parlant de ses camarades et des

offlciers hollandais, disait : « II paralt qu'ils vont k la mort comme s'ils devoient res-
susciter le lendemain et comme s'ils avoient une autre vie dans leur coffre » ; cit6

par le Jhr. C. A. van Sypesteyn, Het merkivaardig Beleg van Ostende; La Haye,
W. P. van Stockum, 1887, in-12, p. 12, n. 2. Dans un tableau, dress^ par I'auteur
a la fin du volume, figure,^ la p. V28,de Chalandre, comme rest6 vivant.et, ilap. 131,
Schelander, comme ayant 616 tu6 au siege d'Ostende. Dans le mdme tableau, David
d'Orldans dtant port6 parmis les tuds, alors qu'il est mort k quatre-vingt-deux ans,
le 22 avril 1652 (Cf. F. Nagtglas, Zelandia illustrata... Middelbourg, Altorffer,
1880, 2 vol. in-8'>, t. H, p. 448), on ne peut se lier en toute s^curit6 aux rcnseigne-
ments de M. van Sypesteyn, qui parle aussi, en 1600, de Francois de la Noue, tu6
en 1591 (p. 28-29).

2. Sans qu'il en filt incommode.
3. Van Meteren, f° 499 V.
4. Duyck, I. Ill, p. 234-5. Selon van Meteren (F" 500 r°), Chastillon aurait

emmendaveclui23 compagnies franfaises, mais cela n'est rien moins que siir,^tant
donnd le r6fit de Duyck rapports plus haut. J'ai trouvci aux Archives de lEtat,
k La Haye (S'-Gen, 4725, Lias Lopende, 1602) une requcte sign^e par les capitaines
Rocques, Hamelet, Hallart, du Puy et Silve, relative k leur solde d'Ostende et len-
dant k «faire fayre leurs descomptes depuis le XX aust 1601 jusqu'au II I mars 1602.

»

5. Eedboek, Raad van Staate, n° 1928, p. 17 (cf. notre pi. II a).
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date, sa compagnie fait partie des 53 enseignes rassemblees pour
aller assieger Weert en Limbourg ^. Le « Fiscaal » les enumere
par les noms de leurs capitaines : Fourmentieres, du Fort,

Du Sau, du Buysson, Dommarville, Brusse, Bethune et Sghe-
LANDRE. II les appelle encore les Frangais de Chastillon, malgre

la disparition de leur chef, mais il a soin de preciser que c'est

Du Sau, comme etant le plus ancien capitaine, qui les com-
mande.

Bientot, on resolut de changer de destination et on alia mettre

le siege devant Bois-le-Duc ; I'objectif sirategique est toujours

le meme, faire une diversion pour attirer I'ennerni et degager

Ostende, tout en s'emparant d'une ville, capitale de la Meyerie

et qui etait la cle du Brabant septentrional. II etait si difficile

de la forcer « qu'on I'appeloit Bolduc la pucelle ^ ».

Des le debut des operations, le 5 novembre, probablement

devant la porte de Vucht, « le capitaine SCHELANDRE regoit

une balle de mousqiiet dans la poitrine, non sans peril pour sa

vie )) ^. II a paye I'impot du sang. Le 20 novembre, perirent un gen-

tilhomme nomme de L'Essart, trois soldats et un sergent

frangais ^

Toutes ces pertes et le froid de plus en plus vif afTaiblissent

le moral de la troupe. Toujours est-il que, pour reprendre un
mot cher a Bassompierre, le siege se porta bien puisqu'il fut leve

le 27 novembre, et elle pourrait etre de Jean de Schelandre

cette inscription latine laissee a Vucht : « Ce n'est pas I'epee

d'Alberf mais le froid et la glace qui sauverent Bois-le-Duc

assiegee ^. » Duyck omet de dire oil les Frangais prirent leurs

1. Duyck, t. Ill, p. 180. II cite a tort Pomarede, tue k Ostende, le 22 septembre
(cf. Ill, 161-2). Schelandre est orthographic cette fois : Chalandre. Notons encore
un exemple d'alt^ration de noms fran?ais chez Duyck (t. Ill, p. 385) : le president
Jainnin pour Jeannin, ailleurs il ecrit Jamijn (p. 341).

2. Cf. Memoires de Frederic Henri (attribues a Constantin Huygens), Amster-
dam, P. Humbert, 1733, 1 vol. in-4o, p. 61. Ce n'est que le 14 septembre 1629 que
le prince d'Orange reussit k s'emparer de la ville. A ce siege, se distingua le frere
aln6 de Turenne, le due de Bouillon, k la tete d'un corps d'armee {Op. cit., p. 58).
Vitenval, devenu sergent-major, c'est-a-dire sorte de Marechal de Camp, y fut tue
(ibid., p. 73), de meme que le colonel Jean-Antoine de Saint-Simon, baron de
Courtomer. (Ibid., p. 101).

L'autre cle du Brabant, Breda, etant deja aux mains des Etats depuis le 4 mars
1590, cf. van Goor (Th. Ernst), Beschrijving der stadt en lande van Breda; La Have,
1744, 1 vol. in-fol., p. 11. Reprise par Spinola et ses Espagnols, le 2 juin 1625,
elle retomba aux mains de Fr6deric-Henri le 14 decembre 1636. (Cf. Waddington,
La Republique des Provinces-Unies, etc., t. I, p. 295-296).

3. Journaal de Duyck, t. Ill, p. 190 : « Den capiteyn Salandre werd met een
musquet in de borst geschoten, niet sonder pericule ».

4. Duyck, t. Ill, p. 207.
5. Duyck, t. Ill, p. 215 : « Non Ducis obsessae servavit moenia Silvse Alberti

gladius, frigida sed glacies. »
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quarliers d'hiver el ou Robert se remit de sa grave blessure^

mais uiie piece manuscrite inedite, annexee a une lettre de

Maurice de Nassau, datee du 3 decembre 1601 et ayant

trait aux compagnies ^ pied et a cheval qui ont 6te en

campagne avcc lui (St. Gen. 4722), montre que c'est a Berg-

op-Zoom que Schelandre est en garnison a ce moment-la.

Voici ce tableau des cantonnements des diverses compagnies

fran^aises. Toutes, afTirme Maurice, dans sa lettre du 30 no-

vembre, sont trop harassees pour pouvoir partir pour Ostehde

:

2 D^cembris 1601.

Compaignien die te velde geweest en zoo

zij nu in garnisoen gesonden zijn.

FRANCOYSCHE :

Cap" Dussau binnen Gorinchem
de compnie van wijlen den heer

van Chastillon. binnen Vianen
Dommarville Ter Goude
Brusse Amersfort

Le Fort Asperen
de heere van Betliune Heukelum
Formentieres Woudrichem
CHALANDRE Bergen op Zoom
Buisson Heusden ^.

Robert doit etre encore a Berg-op-Zoom, au moment oil le

Commissaire des Etats, Bomberghen, revolt, pour lui, a Mddel-

bourg, une vingtaine de recrues, a qui il pave, pour leur trans-

port et leur solde, entre le 26 avril et le 13 mai 1602, la

somme de 39 livres :

25 May

Aen 20 nyeuwe aengekomen voor de compie van
Cap" CHELAXDER, zedert den voorss. 26 aprilis

totten 13 May ende hunne schipvracht XXXIX £ ^

1. Obligeamment communique par M. van Rosmalen, attach^ aux Archives dc
TEtat a La Haye.

2. SI. (jen. 4725. Lias lopende. « Stactken van de Ontfanch ende Vuytgheven van de
Commissaris Bomberghen ». . . Aen Recrcutten. On y mentionne encore les compagnies
de B^thune, de Mont martin, de Sarocques et Selidos. Dans la lettre de Bomberghen
au Conseil d'Etat, datee de Middelbourg, 17 mai 1602, et dont le comptc ci-dessus
n'est qu'une annexe, on lit : « Op t sluytcn vande poorten zyn alhier gearriveert
de Capiteynen Sarrocques ende Selidos met eenige soldaten daerart ick alsnoch
de nonibre nyet en weet, maer cleyn is, nao Ick vcrstae ende eenighe van capn.
Chelander. Morgen vroeg moeten die by my koraen om opgesclireven te worden
ende gheinrollcert ; daerna moet Ick gaen naer Arniuyden om aen die van Capn.
Montmartin hunne Iccninghe tc gheven. » La mention qui,, dans le compte,. concerne
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C'est a Berg-op-Zoom que Jean de Schelandre, accompa-

gnant son frere Robert, aura pu se rendre compte des effets

-de la ruee des flots sur les digues, telle qu'il la decrit dans le

Modelle de la Stuartide (Brit. Museum, 16 E xxxiii, fol. 18 r^) :

Ainsi le Roy de la plaine escumeuse
Alia frapper la carene odieuse

Du mesme outil qui souvent met k fonds

Le grand travail des digues et des ponts,

Pour escarter les Holandoises villles

Parmi les flots et les sables mobiles.

Mais sa presence aux cotes de son frere sera bientot attestee

par des arguments plus decisifs.

Le theme strategique arrete pour I'offensive du printemps

etait une grande expedition en Brabant, en direction de Louvain

et de Bruxelles, toujours dans le dessein de diminuer la pression

qui s'exerce sur Ostende, et cela en attirant sur les frontieres

septentrionales du Brabant les forces ennemies. « Le prince

Maurice, ecrit van Meteren, ne se trouvoit guere enclin a

ce voyage \ mais bien quelques uns des Etats avec le colonnel

Veer ^, qui, pour ce faict, avoit este en Angleterre. La
Reyne se monstra fort liberale tant a envoyer des gens qu'a

envoyer de I'argent, Le Roy de France se monstra aussi fort

enclin, tellement que le prince Maurice avec le reste y consentit

aussi. »

Des mars, commencent les premiers mouvements de troupes

et les premiers preparatifs. A Ostende, le general Vere passe

une revue, le 3, et s'embarque, le jour meme, pour la Hol-

lande, avec dix des enseignes de feu Chastillon et de van Loon ^.

Le 16 fevri'er deja, le lieutenant colonel Dommarville etait

rentre de France a La Haye, annongant de la part du roi

•ce dernier, est celle-ci : « Aen cp. van Mons. Montmartin,... Vllic IIIF'' V £. 1. s.

IX d. A propos de La Haye, 11 est dlt : « Aen 18 nyeuwe overgekomen tot recreu'e

van de comp. van wylen cap. Forlant (?), jegenwoordlgt van caplteyn La Haye,
zedert den 26 Aprllls totten 15 May ende hunne schlpvracht : IIIP^ VII £. »

1. Van Meteren, fol. 513 recto. Cecl est confirme par notre ambassadeur Buzenval,
qui ecrit, a la date du 24 julllet 1601 : « M. le Prince Maurice m'avoit fait toucher
au doigt la difTiculte ou plus tost rimposslbllite de I'entreprlse ». Archives d'Orange-
Nassau, 2« s6rie, t. II, p. 144, cite par M. Mulder dans son edition du Journaal de
Duyck, t. Ill, p. 381, n. 1.

2. En r6alit6, le general. II 6tait colonel general et on lui donne souvent le premier
titre seulement.

3. Duyck, t. Ill, p. 318.
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(Henri IV) un subside de Irois cent mille couronnes dont Tam-

bassadeur Huzeiival allait incessamment apporter le tiers ^

CepeiulaiU les capitaines Fiset et Jacques de Vise s'occupent

k recruler une coriiette de cuirassiers dans ie pays de Li^ge et

en Lorraine jusqu'aux environs de Metz ^. D'autre part, sept

gentilshommes fran?ais sent envoyes en France meme, pour

iaire des recrues destinees a porter le regiment fran^ais a 21 en-

seignes et chaque compagnie a 150 hommes. Leurs noms sont

Saint-Hilaire, Vitenval, Sarocques, Ceridos, Montmartin, Gon-

nevet et Sancy ^ tous camarades de Robert de Schelandre.

Nous les retrouverons a leur retour. En les attendant, on pro-

cede, le 16 avril 1602, a un regroupement des unites et, comme le

frere de feu Chastillon tarde a arriver, on les repartit en deux

regiments, dont Dommarville aura I'un, avec le capitaine Rocques*

pour lieutenant-colonel, et dont I'autre echoira au seigneur de

Bethune (Leonidas), avec le capitaine Du Sau pour lieutenant-

colonel, les colonels au traitement de 400 fl. par mois, les lieu-

tenants-colonels a 100 livres par mois de trente jours ^.

Une fois de plus, le point de rassemblement des Fran^ais

est le fameux iolhuys, ^ la bifurcation du Rhin, en amont de

Nimegue. Le 17, le generalissime passe la revue de ses troupes.

II n'y a pas moins de quarante-huit enseignes d'Anglais, soit

six mille sept cent trente-six hommes, repartis en deux

regiments, celui du general Vere et de son frere Horatio ; dix

enseignes de Dommarville, soit 1.291 hommes; dix ens;ignes

de FranQais sous Bethune, soit 1.217 hommes; au total, avec les

Ecossais d'Edmond, les Frisons du comte Guillaume-Louis et

du comte Frederic - Henri, les Allemands du comte Ernest -

Casimir, 18.942 hommes, dont 17.000 combattants*. 11 s'y vient

ajouter le regiment de cavalerie de Maurice, celui de Hohenlohe^

celui de La Salle, etc.

1. Duyck, t. Ill, p. 308.
2. Duyck, t. HI, p. 312. Duyck icrit VIsct au lieu de Vis^. Ibid., p. 354. Au

commencement de mai 1602, arrive Jacques de Vis6 avec deux nouvelles compa-
gnies ainsi qu'Adam Mulqueau et ses fantassins. Voir aux Archives de I'Etat k
La Have, Resolutie Staten General, 28, A" 1602, 23 avril, fol. 134 r".

3. Duyck, t. HI, p. 321 6crit Vuytenval et Mon Martijn. A la date du 9 mai 1602,.

11 signale (p. 356) le dibarquemcnt en Zilande de quelques-unes des compagnies
nouvellement levees et, k la date du 28, 1'arriv^e du reste. {Ibid., p. 370).

4. Duyck, t. HI, p. 341.
5. Duyck, t. HI, p. 342. A la page 345, est signal^e la mort, le 27 avril 1602, ik

Ostende,' du capitaine Fourmenti4res, bel homme el courageux, dont la compagnie-
passe k La Haye son lieutenant.

6. Duyck, i. HI, p. 391.
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ScHELANDRE est dans le regiment de Bethune avec Du Sau,

•du Fort, du Hamelet, du Puy, du Buysson, Ceridos, Vitenval et

Montmartin, ce qui donne les dix enseignes. Sous Dommarville

sont : Rocques, Brusse, Hallart, Sancy, Silve, du Motet, La
Haye \ Sarocques, Saint-Hilaire, done encore dix enseignes.

Le 18 juin, ce qui etait alors une immense armee, s'ebranla,

avec, comme point de direction, Saint-Trond. Cette ville lim-

bourgeoise se trouvait dans le pays de Liege, mais la neutralite

de I'eveque etait de celles dont lui-meme faisait boh marche,

pourvu que les ravitaillements qu'il aurait a fournir a toutes

ces troupes heretiques lui fussent grassement payes.

Le 21 et le lendemain 2, le comte Ernest s'emploie a jeter

un pont sur la Meuse a la hauteur de Moock. L'armee est repartie

en trois corps, dont I'un est sous Maurice,! 'autre sous Guillaume

et, nominalement, sous le jeune Henri-Frederic, que son oncle

initie au role de chef d' armee, Vere etant a la tete du troisieme.

lis negligent, sur leur droite, la forteresse de Grave et, sur leur

gauche, les places fortes de Venlo et de Ruremonde, toutes

trois aux mains des Espagnols, qui les ont laisses passer. C'est

tout au plus si, du haut de ses remparts, Venlo leur lache au

passage une ou deux salves de coups de canon. On a quelque

difTiculte a s'approvisionner. Les Anglais devorent trop vite la

ration de pain qui leur avait ete assignee pour dix jours et, sans

pain, ils ne peuvent avancer. On a peur de la maraude et les

deputes de Liege sont venus supplier le Prince de ne pas ran-

^nner le pays et de maintenir la discipline pendant le passage

iiur le territoire liegeois. Cependant, on apprend que I'ennemi

se concentre a Tirlemont sous 1' « Almirante » d'Aragon avec pres

de 8.000 hommes et de 3.000 chevaux, des transfuges disent

meme 8.000 fantassins et 5.000 cavaliers, peut-etre pour effrayer

Son Excellence.

Le 2 juillet, la question du pain ayant ete finalement resolue

par des moyens de fortune, l'armee de Maurice atteint Luydt,

sur la rive gauche de la Meuse, Maese^^ck et Maestricht. Certains

Fran^ais, notamment dans le regiment de Bethune, desertent,

piarce que « beaiicoup d'entre euxetaient des papistes. Son Excel-

lence les fait rattraper ou abattre a coups de fusil » ^.

1. Duyck, t. Ill, p. 391, 6crit par errcur Brus au lieu de Brusse, Saucy au Ueu
4ie Sancy, La Hay, au lieu de La Haye.

2. Duyck, t. HI, p. 394.
3. Tout eeci d'apres le Journaal de Duyck, t. HI, p. 397 ii 415
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Le 4 juillet, rarmee campe aux environs de Tongres, dans le

Limbourg liegeois, ou un vrai magasin de vivres a ete depuis

longtemps cr66 h son intention, mais les bourgeois hesitent fort

^ ouvrir leurs portes a ce monde un peu Irop turbuleut. On
arrive alors aux environs de Saint-Trond, ville « neutrale » *,

qu'on depasse, n'y laissant penetrer que les vivandiers et les

cantinieres.

Avan^ant encore, Maurice parvient sur la rive droite de la

petite Gete, ou il se met en bataille *. Sa cavalerie seule la fran-

chit pour reconnaitre I'ennemi, qu'elle trouve retranche sur des

collines couvrant Tirlemont ; mais I'adversaire reste immobile

et ne se preoccupe meme pas de disperser les estradiots. II est

visible qu'il refuse d'accepter le combat que lui ofTrent les Etats

et ceux-ci ne savent ni s'il faut pousser outre, vers Louvain et

Bruxelles, ayant sur les flancs la constante menace d'une armee

intacte de 16 a 17.000 hommes, ni s'il faut se replier et alors

s'amuser a quelque siege en Gueldre espagnole. C'est a cette

seconde alternative que deputes et chefs militaires se resolvent

et, le 10 juillet deja, la puissante armee bat en retraite sur Has-

selt ^ suivie a bonne distance par 1' « Amirante » d'Aragon qui

I'observe, mais ce dernier oblique bientot vers Diest.

Maurice, n'etant pas meme intjui^te par I'ennemi, ne tarda

pas a arriver a destination. Le 28 juillet, il s'etablit a Test

de Grave, a la ferme de Gasel, tandis que Guillaume et

Vere campent a I'ouest. On fait amener, de Gennep, les pontons

qui out servi a Taller et on jette une passerelle sur la Meuse, en

amont de la ville, un grand pont devant etre construit, par la

suite, en aval.

Grave avait ete assez bien mis en etat de defense, par crainte

d'un coup de main, lorsque I'armee hollandaise s'etait ebranlee

en juin, mais on achevait encore le « courador » ou chemin de

ronde convert. La ville et la plus grande partie de ses defenses

1. Richelieu appelle Wittenliorst un (^entilhomme « neutral ». Cf. Waddington,
op. cit., t. I, p. 346, n. 1. On peut suivre ces diverses Stapes dans Le TMdlrt de la

guerre ; Amsterdam, Pierre Mortier, s. d., atlas portal if du voyageur jMur les dix-
sept provinces des Pays-Bas par le S' Sanson ; 1 vol. in-12, voir carte S ou notre
Planche floale. Les corps d'armee et m6me les compagnies franfaiscs sent indiqu^s
sur le plan, signal^ par M. Fr. MuUer dans son catalogue commerarissime(n» 1178),
et reproduit ici, pi. V, d'aprds I'exemplaire, probablement unique, du cabinet des
Estampes d'Amsterdam. Le fleuve est bien reprfecnti dans I'estampe 1180«dc la

Collection MuUer.
2. Duyck, t. Ill, p. 412-3.

^. Duyck, t. Ill, p. 414-5. ,
.
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etaient situees sur la rive gauche ou meridionale de la Meuse»

mais, sur la rive droite, une sorte de demi-lune la protegeait.

C'est cette demi-luhe que le comte Ernest eut ordre de reduire

d'abord ^. II la canonne avec sa batterie de six demi-canons,

au point que les pionniers et les defenseurs espagnols ne

tarderent pas a I'abandonner, tandis que Vere se retranche a

I'ouest et le comte Guillaume au sud. Le stathouder ayant regu

des Etats, le 23 juillet, I'autorisation qu'il attendait, ordonne

d'achever autour de la ville une circonvallation ininterrompue,

Cependant I'amirante d'Aragon, don Francisco de Mendoza,

se decide a tenter quelque chose pour delivrer Grave, dont il

s'approche lentement en descendant la Meuse. Heureusement,

le 31 juillet, le comte de Hohenlohe a amene de diverses

garnisons un renfort d'infanterie ^ qui vient a point pour

remplacer le comte Ernest et les siens (compagnies du Fort,

Marischal, du Motet), qu'il a fallu, des le 28, envoyer garder

Rhinberc ^.

Le stathouder, par ordre des Etats, passe, le 4 aout 1602, la

revue de ses troupes. La compagnie-colonelle de Bethune ne

compte plus que 177 hommes, celle de son lieutenant-colonel

Du Sau, 107, celle de Schelandre, 105, de du Hamelet, 103, dedu
Puys, 103, de du Buisson, 102, de Ceridos, 91, de Vitenval, 120,

de Montmartin, 105 *. Le regiment de Dommarville n'a pas moins

fondu, puisque sa compagnie-colonelle n'a plus que 173 hommes,
celle de son lieutenant-colonel Rocques, 118, deBrusse, 68, de Hal-

lart, 91, de Silve, 107, de La Haye, 86, de Sancy, 122, de Sa-

roques, 114, de Saint-Hilaire, 104.

Le soir meme, Maurice, de son quartier d'Esteren, pres de

la digue de la Meuse, commence les approches. Le comte Guil-

laume fait de meme, le long des « fromenteux seillons », comme
dira Schelandre, au sud de la Hampoorte et Vere, le long de la

Meuse, en aval et a I'ouest de la cite \

C'est Bethune, le chef de Schelandre, qui sollicita et obtint

1. Van Meteren, fol. 515 r°.

2. Duyck, t. Ill, p. 430.
3. Duyck, t. Ill, p. 428. D'Aubign^ (Histoire Unioerselle, ed. de Ruble, t. VII,

p. 259) 6crit Rimberg et M. de Ruble, en note, Rhinberg. L'orthographe adoptie
ici est celle de la traduction de van Meteren.

4. Duyck, t. Ill, p. 432. II orthographic cette fois, presque correctement, Che-
LANDRE, forme qu'adoptent Louise de Coligny dans ses lettres et A. d'Aubign^ {Hisl^
Univ., ed. de Ruble, t. VII, p. 163) ; par contre, il altere Dussauen Dessau, Ceridos.
«n Seridos, Vittenval en Vitteval, Montmartin en Montmartijn.

5. Suivre sur le plan (pi. VI) oCi les quartiers g^neraux des chefs sent indiquds.
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rhonncur d'ouvrir la premiere sape *. L'assi6g(& ne reste pas

immobile : dans une sortie, le 8 aodt, il lue k Hallart son

lieutenant, un sergent, quinze soldats et lui blesse 36 hommes,
ce qui reduisait la compagnie de plus de la moitie de son effec-

lif *.

« L'Amirante », continuant a descendre la Meuse, en longeant

la rive gauche avec son gros et la rive droite avee une flanc-

garde, est deja, le 10 aodt, a Grand-Linde ^ La partie de I'armee

de Maurice, quSs'appuie a la Meuse, a Test de la ville, depuis

Gasel jusqu'a Esteren, c'est-a-dire les corps de Bethune et de

Hohenlohe, vont devoir, en partie, faire face en arriere et seront

pris entre les feux de la forteresse et ceux de I'agresseur.

Si celui-ci montre un peu de mordant, la situation, incontes-

tablement, pent devenir perilleuse. Maurice, qui garde toujours

son sang-froid, fait elever des parapets egalement dans la direc-

tion de I'assaillant et y met du canon *. Apres minuit, on double

les petits postes. Le comte Ernest avec du Motet, le Maire,

Marischal, etc., a ete rappele precipitamment de Rhinberc.

De Houmen, sur la rive droite, au marais du sud de Grand-

Linde, r « Admirante » ^ se retranche pour garantir sa ligne de

bataille. Pleins de I'espoir d'une prompte delivrance, les assieges

s'agitent. Dans le secteur fran^ais, un certain corps de garde

passe plusieurs fois de mains en mains, non sans pertes pour

nous, puisque le capitaine du Hamelet est blesse au c6te et le capi-

taine duBuysson a I'epaule. Le 22 aout, un mouvement se mani-

feste dans le camp de 1' « Amirante » ^ oil s'eleve une grande rumeur.

Maurice est inquiet et multiplie ses rondes. II apprend que, dans

les tranchees anglaises, Vere a ete blesse au visage, sous I'oeil,

par une balle perdue : personne, meme de sa nation, ne le plaint,

parce qu'il etait arrogant, meprisait ses hommes et les payait

mal. lis auraient autant aime le voir tue '.

Le soir, dans le camp hollandais, le bruit court, repandu on
ne sait par qui, que I'ennemi va declencher une attaque de nuit

et tons les hommes de Son Excellence s'arment. Vers les onze

heures, I'Espagnol ouvre le feu, et c'est un grondement qui va

1. Duyck, t. Ill, p. 433.

2. Duyck, t. Ill, p. 439.

3. Duyck, t. Ill, p. 441.
4. Ibidem.
5. * Almirante », amiral, en espagnol.

6. Duyck, t. Ill, p. 451.

7. Ibidem.
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se prolonger, mais, vers les deux heures, on le voit

mettre le feu a son camp, ce qui laisse supposer qu'il bat

en retraite. Cette meme nuit, le pauvre du Hamelet meurt
de ses blessures.

Dans la matinee du 23, des transfuges apportent la nouvelle

que I'ennemi se retire ^, protege aux vues par un epais brouil-

lard, qui empeche la poursuite, mais, le soir, la brume
s'etant dissipee, le Stathouder occupe les lignes et le camp de

Francois de Mendoza ; on n'entendra plus parler de lui.

Le siege continue, avec ses sanglantes alternatives d'attaques

et de contre-attaques, d'assauts et de travaux du genie. Les

FrauQais, s'exposent, le 27 aout, a una surprise ou ils

laissent le capitaine Montmartin, qui reste parmi les morts ^.

Presse- d'en finir et debarrasse de toute inquietude sur ses

derrieres, Maurice, aide de ses ingenieurs, pousse vivement

les approches, que creusent des paysans requisitionnes de par-

tout 3.

Le 6 septembre, le capitaine Du Puy est tue, tandis que le

capitaine Jacques de Vise et un lieutenant de Ceridos sont blesses

et faits prisonniers, en s'emparant d'une demi-lune qu'ils

doivent bientot abandonner, y etant pris d'enfilade par le feu de

I'adversaire. Du Sau est blesse le 9. Ce meme jour, comme on

avait fait sauter une mine, le capitaine La Gravelle, qui venait

de succeder a du Hamelet, s'etablit dans I'entonnoir et y tombe

sous une balle de mousquet *. L'assiegeant continue a avancer

a la mine et a la sape et, cette fois, il parvient a se maintenir

dans la demi-lune qui avait coute la vie a Du Puy.

Le 18 septembre, I'assiege se sentant de plus en plus presse

de toute part, envoie, a midi, un tambour avec une lettre, pour

ofTrir la reddition ^. Les capitaines Hallart, Rassard et Le

Prince, penetrent dans la ville pour discuter de I'armistice et

de la capitulation, qui est signee le 19 : la garnison sera autorisee

1. Duyck, t. Ill, p. 452. Cf. surtout au Rijksarchief (Lias Lppende, St. Gen. 4726)
la lettre de Maurice de Nassau aux Etats *

« Gistercn morgheii, omtrent twee
uren voor den daghe, is den Almirante van Aragon... met zyn leger opgebroken », etc.

La lettre est datee du 24 aout 1602.

2. Duyck, t. Ill, p. 457.

3. Andries de Roy, I'ingenieur, tue, a ^te remplace (Duyck, t. Ill, p. 443). On
lira sa signature en-dessous de celie de Schelandre, pi. IT'.

4. Duyck, t. in. p. 467.

5. Duyck, t. Ill, p. 476 et s. Texte de la capitulation, en fran9ais, dans Lias
Lopende (St. Gen. 4727), 19 septembre 1602.
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k sortir le lendemain, avec armes el bagages, pour rejoindre k

Diest rarmee de I* « Amirante ».

Le c616bre pasteur Wtenbogaert fit, dans Grave, un sermon en

fran^ais, suivi d' actions de gnlces *.

Le 21 septembre, une immense revue termine I'heureuse enlre-

prise du « maistre ouvrier en ce megtier

»

^. Bethune y parait k

la tete de ses 145 hommes ^ Du Sau, avec 80, la Grange avec 60,

ScuELANDRE *, avcc 60 aussi, au lieu de ses 105 du debut du

siege et de ses 113 du commencement de la campagne. La com-
pagnie Du Puy, qui a perdu son chef, est passee de 103 a 53 tetes;

du Buysson a encore 90 hommes, Ceridos 58, Vitenval 75,

Cuissy 59, du Fort 86 ^

Dans le regiment de Dommarville, c'est sa propre compagnie

qui a fait les pertes les plus severes, puisqu'il n'a plus sous la

main que 39 soldats. II en reste 97 a de Rocques, 93 a Brusse,

70 a Hallart, 88 a Silve, 112 a du Motet, 64 a La Haye, 85 a

Sancy, 76 a Sarocque. -

L'ensemble donne 4.6*25 cavaliers et 12.322 fantassins * :

ce qui restait des 18.942 hommes du debut; tout ce monde
fut embarque sur la Meuse, le dernier jour de septembre. On n'a

pas grand detail sur la dislocation des troupes, mais les compa-

1. Ce ne peut 6tre naturcllement le 12, date indiqude par Fredrich van Vervou
dans son journal intitule : Enige Gedenckweerdige geschiedenissen..., etc., 6dit6
{)ar Hel Provinciaal Friesch Genoolschap... Lceuwarden, Suringar, 1841, 1 vol.

n-8°, p. 138 : « Den 12 septembris is deur Johannem Vtenbogaert, een wel begaefit

Eredicant, ene predicatie in de Gracff, gedaen nae de waere Gereformeerde religie.

»ese predicant is van Utrecht geboren ende rcyset gemecnlikcn alle jaeren met
Sijne Excellentie int leger, predilcet ordinaerlijcken in de Fransche tael, somtijts
oyck in Niderduyts ». Sur ce fanieux pasteur « remonstrant » ou « Arminien », voir
Nieuiv Nederlandsch Biografisch Woordenboek, t. II, col. 1469 et s.

2. C'cst ainsi que I'ambassadeur d'Angleterre ^ La Haye, Winwood, qualifle

Maurice dans sa lettre k Salisbury du 22 aodt 1610, cit6e par Dalton (Ch.), Life
and times of... Sir Edward Cecil... (Londres, 1885, 8°), p. 195 : « The honour of
the conduct of the siege, no man will detract from the Count Maurice who is the
maistre ouvrier in that mestier ».

3. II en avait, au d6but, 117, et Du Sau, 107-; voir plus haut.
4. Orthographic Schelandre par Duyck. Celui-ci fait I'Ctat de cette « Monste-

ring » au t. Ill, p. 482-483.
5. Les nouveaux capitaines sont La Grange et Cuissy au lieu de du Hamelet

et Montmartin tuCs. Que Cuissy ait remplacC Montmartin, c'est ce qui rCsulte du
tableau de payement d'octobre 1602 (lectum, 18 October 1602), St. Gen. Lias
Lopende 4727. Ce tableau nc comprend que quelques noais :

Franche Compen
Cap. Sancy V C £. [500 livres]

Sarocques V C £.
St. Hillaire IV C £.
Seridos Ill C £.
Vitanval IV C £.
Cuissy voor Montmartin Ill C £.

Somma van de Franchoisen : II M V C £. [2.500 livres].

6. Duyck, t. Ill, p. 488.
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gnies de Bethune, de Vitenval, du Motet, Ceridos, Cuissy, Sancy,

Saint-Hilaire, du Fort, sont expediees a Ostende ou elles de-

barquent, par un vent favorable, le 25 octobre \

1. Duyck, t. Ill, p. 498.



CHAPITRE VI

L « ODE PINDARIQUE » DE JEAN DE SCHELANDRE SUR LE « VOYAGE
FAIT PAR l'aRMEE DES ETATS DE HOLLANDE..., L*AN 1602 »

. ET « LA PRISE DE GRAVE ».

Voila tout ce que nous apprennent, sur la campagne d'ete 1602,

les chroniques et autres documents historiques. Ecoutons main-

tenant parler ou chanter le poete.

Ce n'est rien de moins qu'une Ode Pindarique que Jean de

Schelandre consacre au Voyage fait par Varmee des Eslats de

Hollande au Pais de Liege, Van 1602 et a La Prise de Grave ^.

Le mot de voyage, au sens d'entreprise militaire, n'a rien qui

doive etonner. C'est celui dont se sert le traducteur ^ de van

Meteren au debut de son recit : Voyage du prince Maurice en

Brabant aux mois de juin et de juillet. Le Pere Monet, dans son

Abrege du parallele des langues franQoise et latine^, en 1635, ne

le connait plus dans ce sens, mais il est courant au moyen-age

et jusque dans la premiere decade du xvii^ siecle *.

Le choix du sujet est dej^ un peu surprenant, car, nous

I'avons vu, I'expedition de 1602 n'eut rien de glorieux et n'eut

1. Le litre complet est Ode pindarique sur le voyage fait par I'armde des Eslats
de Hollande au Pais de Liege Van 1602. Item sur la prise de Grave. Le po6me figure

k la page 43 de I'^dition de Tyr el Sidon de 1608 (Bibliothfique de I'Arsenal), voir
aussi Pieces justificatives n° II.

2. Jean de La Haye, fol. 514 v».

3. 5« Edition, in-40.

4. Cf. les exemples donnas dans F. Godefroy, Dictionnaire de I'ancienne langue
frangaise, t. VIII (1895), p. 278-9, verbo : voyage. Le troisifeme sens donnd est :

expMilion mililaire, croisade (veage de la croix) : « A quele quantity de gens d'armes
me por6s vous servir en ce voiage. » (Froissart, Chroniques, VI, 218, M. Luce). Ni
M. Edm. Huguet dans son utile Petit glossaire des Classiques frangais du XV1 1" slide
(Paris, Hachette, 1907, 1 vol. in-12o), ni M. Lalanne, dans son Lexique de la langue
de Malherbe, au t. V de son Edition des CEuvres, n'ont enregistr^ cette signifi-

cation du mot voyage ; cependant c'est celle qu'il faut lui donner dans le litre dc
rode : Au roi Henri le Grand sur I'heureux succis du voyage de Sedan, oil il s'agit
de I'expedition de 1606 centre le due de Bouillon (CEuvres de Malherbe, 6d. Lalanne,
I. 1, p. 87). Au contraire, une pi6ce pr^c^dentc, de 1605 (Ibid., p. 69), et qui sc rap-
porte k un voyage au sens ordinaire du mot, est intitul^e : Priire pour le roi Henri le

Grand, allant en Limousin.
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aucun retentissement, mais c'est surtout le titre qui frappe,

car il revele, au premier examen, une serieuse information

historique et politique.

L'armee est bien, en effet, celle des Etats^ et non celle de Maurice

et I'ofTenrive n'ayant guere depasse la petite Gete, Schelandre

est ici plus rigoureux que van Meteren parlant d'un « voyage »

en Brabant. Les villes aupres desquelles on campa, sont toutes

a r.eveque de Liege, mais 11 fallait etre singulierement verse dans

les enclaves, proeminences et bizarre configuration de sa Prin-

cipaute, pour savoir que des cites limbourgeoises et flamandes

de langue, comme Saint-Trond, Tongres, Hasselt en depen-

daient.

L'exactitude de la date est moins frappante, mais c'est en

suivant le texte, strophe par strophe, que I'etonnement aug-

mente.

La strophe I semble annoncer cet enthousiasme a froid qui

caracterise la plupart des odes historiques du temps ; les acces-

soires mythologiques et I'imitation de la Pleiade n'y font point

defaut. L'eau de la source Hippocrene et le double sommet du
Parnasse y voisinent avec Apollo. II ne manque vraiment que

le choeur des Muses.

Des I'antistrophe, il est question, comme dans le titre,

du grand voyage
Ou ce nourrisson de Mars
Conduisoit nos estendards,

Maurice, honneur de nostre aage.

La suite annonce la deuxieme partie du poeme, le siege

de Grave. L'exposition est parfaite, un peu scolastique, mais

tres frangaise par sa nettete :

Puis je veux chanter comment
D'un terreux retranchement,

EPODE
Cest Heros tant brave
Brida TAmirand.

1. Schelandre aurait pu ajouter « G^neraux », car ce ne sont pas uniquement
les Etats de HoUande qui ont organist ce « voyage », dent pourtant ils sont Tame,
mais de ces demiers depend la compagnie de Robert de Schelandre.
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L' « Amirand)) , c'estTamiral d'Aragon, « rAlmirante^ », comme
diseiil les chroiiiqueurs, empruiitanl lemoL espagnol, Francisco de

Mendoza, terreur de la Chrelieiile ^ fait prisonnier a la bataille

de Nieuport en 1600, mais qui, libere en 1602, avail repris Ic

commaudement de rarmee.

Par la strophe II, nous n'apprendrons rien, si ce n'est que Jean

de Schelandre a trop lu Ronsard dont il pratique encore, avec

exces, les agagants et mievres diniinutifs. Ce sont « faultettes

mignardeletles » ^ :

Lk dans la verte ram^e
Se nichoit maint oyselet

;

Un petit zephir follet,

Caressant sa Flore aymde,
Frisoit son poll nouvellet

D'un souspir mignardelet.

L'antistrophe expose par conlre, avec une rigueur qui ne

laisse rien a desirer, I'objectif strategique. II s'agit d'operer

une diversion qui fera lacher prise au « chappeau rouge », c'est

a-dire a I'archiduc Albert, le cardinal-infant, et sauvera Ostende

;

Les Estats trop ennuyez
De voir que le chappeau rouge

D'entour Oostende * ne bouge,

Siegant ses murs poudroyds,

Mettent leurs gens en campagne,
Pour faire prise quitter

A CCS corneilles d'Espagne.

Le Brabant nous traversons

Et droit k Liege passons.

On aura souligne le « nous » qui indique la presence de I'au-

teur parmi les troupes, mais ces deux derniers vers ont besoin

d'etre commentes. C'est bien par I'Est du Brabant septentrio-

nal ^ que les troupes s'acheminerent vers le Limbourg liegeois,

1. Van Meteren 6cnt * radmirante », cf, fol. 514 verso, mais ce d, pas plus que
I devant m ne se prononfait en frangais.

2. Bor, Vervolch van de Nederlanlsche Oorloghcn, 37» 1., fol. 41 v", oil Ton verra
son portrait. II y en a un de Havestoyn au Rijksmuseum k Amsterdam.

3. Expression cit6e par F. Brunot dans un paragraphe de son Hisloire de la langiu
franfaise, t. II, p. 193-194, auquel il faut se reporter sur ce point.

4. On remarquera cette orthographe flamande, que je me garde bien de corriger.

Cf. le vers de la Stuartide (de 1611), p. 71 :

Du bon Pilot te Gostene * qui contoit.
• [en marge] fondateur d'Ostende.

5. Cf. encore van Meteren, fol. 513 v° : « Comme I'arm^e debvoil marcher en
Brabant, les Estats des Provinces Unies firent imprimer et publier une certaine
declaration... »
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EPODE
Sous tant de charettes

La terre fremist

Et le del gemist

Au son des trompettes.

La Meuse ne petit,

Par nous retenue,

Payer son tribut

A la mer chenue.

« Sous tant de charettes » : « bien trois mille chariots de ser-

\dce, ecrit van Meteren ^ tant pour mener le bagage qu'au-

trement, et a chasque chariot il y avoit trois chevaux. » Faut-il

s'etonner « si la terre fremist », surtout sous le roulement des

douze « demy-canons », des trois pieces de campagne, de leurs

affuts et de leurs caissons ^ ?

Ce sont les lourds pontons de Moock, mandes de Gennep
qui ont, pendant le long defile, empeche la Meuse d'allerrejoindre

la mer blanche d'ecume.

L'Aragonnois, un peu froid,

Ne nous osant entreprendre

En plain camp, nous vint attendre

Sur un malaise destroit :

Pour nous arrester, il gaigne

Le trop avantageux bord
D'un petit fleuve qui dort

Pres d'une large campagne
Et, pour bouclier contre nous,

Se targua de son flot doux.

Excellent expose de la position tactique et qui est d'un homme
du metier. II est bien vrai que si I'Aragonnais, appele plus haut

« I'Amirand », avait eu plus d'esprit d'ofTensive, il eut disperse

le camp de Maurice sous Tongres ou Saint-Trond. Qu'il ait pre-

fere s'abriter derriere « Un petit fleuve qui dort » ^, c'est-a-dire

la Petite Gete, pour se borner a couvrir Tirlemont, cela est non
moins incontestable.

La comparaison de I'Amiral d'Aragon avec une vache luttant

contre un lionceau, qui est naturellement Maurice, est de moins-

bon gout :

1. Fol. 513 ro.

2. Fol. 513 v°.

3. Ce fleuve est represente dans I'estampe 1183* de la Collection Muller au Cabi-
net des Estampcs d'Amsterdam.
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Alnsi pourrolt quelquefois

Une parcsseuse vache

Braver la mine bravache

Du plus fler Hoste cles bois,

Surle sueil de son estable,

Quand, de pied ferine attendant,

D'un lionceau gros grondant ^

La fureur espouvantable,

Luy presente seulement

Un front arm6 durement.

EPODE

Lionceau qui creve,

Bouillant de courroux,

Qui son poitral roux
Herissant esleve,

Qui les flancs se bat

Des noeuds de sa queue,

Huchant au combat
La beste corniie.

Ce qui suit est mieux, car nous quittons les comparaisons-

plus ou moins poetiques pour le terrain solide de la realite :

Son Excellence voyant
Sa prime en reprise vaine *,

S'estant camp^ dans la plaine,

L'ennemy va deffiant.

Desja le genest a I'erte,

A pleins naseaux hannissant,

Fougueux, I'oreille dressant,

Frappe du pied I'herbe verte,

1. Voilk qui sent son Du Bartas, et 11 n'^talt pas difllcilc dc trouver aux Pays-Bas^
un exemplairc de ses ceuvres. Cf . A. Beekman, Influence de Du Bartas sur la liitera-

ture nierlandaise, these de Doctorat de 1' University, Faculty des Lettres de Poitiers

;

Poitiers, A. Masson, 1912, 1 vol. in-8<» et n"" 1789 k 1797 du Manuel bibliograpbique
de G. Lanson.
Le gros grondant est exactement calqu^ sur le « flo-floltant s6jour », les « sou-souf-

Pantes voiles », «le feu pc-pdj7/a/i/ »etautresgentillesses,dontlebonpo6tede la Semajne
6tait assuriment tr^s fier. (Cf. Haag, La France Protestante, l'* M., t. IX, p. 126-7).
Citons, k ce propos, ce passage caract6ristique du Barbon de Guez de Balzac (CEuores,.

id. de 1665, t. II, p. 702) : « II tient que I'enthousiasme de la Poesie fran^oise a
cess6 depuis qu'on ne dit plus la Terre porie-moissons et le del parte-flambeaux,
depuis qu'on n'use plus de la flo-flottanle Mer et de la clo-clotante poule. II ne trouve
rien de meilleur dans les CEuvres de Ronsard, que sa ch^re Entelechie, quand il

parle k sa Maistresse, que son amelette Ronsardelette, quand il veut changer de
charactfere et passer du grave au delicat. »

2. Prime et reprise peuvent Ctre tous les deux des termes de jeu aussi bien que
des termes d'escrime, mais je pencherais pour cette dernidre hypothdse k raison du
contexte. Littrd difinit : « 3) prime, la premiere garde ou position, qui estcelle oil le

corps se rencontre en achevant de tirer I'ipde ». Lesens serait done : « Maurice, voyant
que sa prime ne conduirait pas k une reprise ou k un engagement. >
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Eschaufle d'un beau desir

De combattre a son plaisir.

Et il est exact que Maurice, campe dans la plaine sur la

rive droite de la petite Gete, tandis que rennemi occupe les

hauteurs de la rive gauche, le harcele et le provoque de sa cava-

lerie fremissante. Le reste de rariuee n'est pas moins impatient

<ie combattre,

Mais ceste belle esp6rance,

Naissant au coeur des soldats,

Enfin ne succeda pas ^.

L'autre, manquant d'asseurance,

Comme un renard casanier,

Se tapit en son terrier.

EPODE
Bien qu'egal de nombre

{sans doute, puisqu'il a plus de 16 a 17.000 hommes) ^

Son peu de valeur

Le met en frayeur

D'un second encombre.

C'est I'amer souvenir de sa defaite a Nieuport qui le rend si

capon :

Ce tant brusqu'abord,

Suivi de victoire

Aux champs de Nieuport

Lui vient en memoire.

STROPHE V •

Trois fois I'astre Delien

Fraya sur nous sa carriere...

Ainsi se trouvent designees les trois joumees des 7, 8 et 9 juin,

que les adversaires ont passees a s'observer ^. La « quatriesme

nuit », le « grand Cesar de Nassaux », pendant son sommeil,

a une vision. Ici le chroniqueur d'occasion redevient poete.

Mars presente au Prince le pommeau d'une epee et I'immense

« targe » ou bouclier que le dieu tient du bras gauche, couvre

1. Ne r^ussit pas, sens bien connu.
2. Cf. Duyck, t. Ill, p. 413.
3. Cf. Duyck, t. Ill, p. 410.
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De son ombre large

Les inurs iinportants

D'une place forte

Que j^, de longtemps,

Un prestre menace... *.

C'est Ostende serre de pr^s par Albert. Mars designe une for-

forteresse en Gueldre (c'est-a-dire Grave), qui consolera le

heros de s'etre vu refuser la balaille qu'il ofTrait :

Dresse la pointe guerri^re

De tes indontez soldats

Contre quelque forteresse

Et, vivement guerroyant,

Va, la Gueldre nettoyant

De ceste engeance traistresse,

Puis que le sort envieux

N'a pas seconds tes voeux.

« L'Hercule des HoUandois » obeit a cette inspiration du del et

Tous ses drapeaux il remeine

Vers la forte garnison

Qui garde en toute saison

EPODE

De Grave les terres.

((Remeine » indique assez que I'armee a refait en sens inverse

le chemin qu'elle a deja parcouru. En langage militaire cela

s'appelle une retraite, qu'on nommera strategique, si Ton veut

embellir la chose.

Et comme un Autour
Estend k I'entour

Quatre fortes serres

Sur cette perdrix

Qui, fort desirable,

A beaucoup d'esprits

Sembloit imprenable.

II est permis de ne pas gouter non plus cette nouvelle compa-

raison, du moins celle de la perdrix, mais les ((quatre serres

»

designent au contraire, avec une rigueur sufTisante, les quatre

1. Plus loin on pr^cisera :

Ne craignant Albert
Ny son Isabelle.
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corps du comte Ernest, du comte Guillaume, de Vere et de Mau-
rice lui-meme ^. Leurs quartiers generaux sont inscrits en toutes

lettres sur notre planche VI. Au reste, si Ton doutait de cette

interpretation, la strophe VIII suffirait a la justifier.

Sur les fromenteux seillons,

Pres de I'ombreuse feuillade,

Logea sa belle brigade,

Cinq aguerris bataillons,

Mais sur la plaine jonchee,

Pr^s des marets limoneux,

De Guillaume, sage preux,

La bande y fut retranch6e

Et du beau Prince Henry
Aussi bien ne que nourri.

L' « ombreuse fueillade », ce sont les bosquets pres desquels

est etabli le quartier de Son Excellence. Le graveur n'a eu garde

de les oublier. Que Guillaume-Louis, le stathouder de Frise,

guidant le jeune prince, qui etait le demi-frere et le successeur

designe de Maurice et qui tenait de Henri IV son prenom, ait

retranche ses troupes pres des marais (moeras), situes au sud

de la place, rien de plus exact ^. Bien ne, le fils de Louise de

Coligny et du Taciturne I'etait et si on le dit bien « nourri »,

c'est-a-dire bien eduque, c'est a Dommarville qu'en revient le

merite ^.

Mais Schelandre, avec une pointe d'orgueil national, n'oublie

pas de celebrer les indomptables Frangais :

La, sur toute nation,

Parmy cette grande armee,

Parust la fleur renommee
Des nepveux de Francion,

La noblesse aux armes duites *,

Des indontables Francois,

Qui, par La None ^ autrefois

Et par Chastillon conduites,

1. Cf. van Meteren, fol. 515 r" et Duyck, t. Ill, p. 437.
2. Cf. Duyck, t. Ill, p. 434 et 445 ; se reporter aussi au plan (pi. VI, oCi les marais

sont indiques par le mot hollandais « moeras », au sud de la ville, c'est a dire en
haut sur le plan).

3. Henri est le vrai nom du Prince et celui que lui donnent alors tous-ses contem-
porains ; ce n'est qu'apres son accession au stathouderat qu'on I'appela, le plus
souvent, Frederic-Henri.

4. Participe passe du verbe « duire ». Le mot est encore dans le dictionnaire de
I'Acad^mie de 1696, cite par Littre, verbo, duil, avec le sens de « fafonne, dress6 ».

5 Le texte de 1608 porte La Neue, simple faute d'impression.
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De Dommarville despend,

Digne d'un fardeau si grand.

Les quatre derniers vers resument toute Thistoire des unites

fran^aises, telle qu'elle a 6t6 exposee plus haul : la formation

du regiment sous Odet de La None autrefois, e'est-a-dire

de 1599 a 1601 ; Chastillon qui lui succede, de Janvier 1601 k

la mort, en septembre de la meme annee, suivi par Dommar-
ville qui, cependant, ne s'en voit confier que la moitie, I'autre

devant former le regiment de Leonidas de Bethune.

Comment ce dernier serait-il oublie, puisqu'il est le chef de

Jean de Schelandre qui lui voue, cela se sent dans ses vers,

rafTectueuse et familiere admiration que les Fran^ais ont tou-

jours professee pour leurs superieurs :

Et de ce B6thune ^,

De qui le D6mon
Promet k son noni

Plus belle fortune,

De qui le grand coeur,

Plein de belle audace,

Seconde I'honneur

De sa noble race.

Cette louange est meritee, puisque Bethune sollicita et obtint,

nous I'avons vu, la faveur d'ouvrir les premieres approches.

Assez loin de lui, a I'ouest de Grave, sont les camarades anglais :

Plus loin de 1^ sont butez ^

Les fantassins d'Angleterre.

« Plus loin » serait vague, si le chroniqueur-poete n'ajoutait

aussitot :

Ou la HoUandoise terre

Jette les commoditez.
Par ce lieu, la providence

Des Senateurs bien liguez,

Sur les soldats fatiguez,

Espandit toute abondance.

Cela n'est pas tres joliment dit, mais il s'agit d'une chose

dont I'utilite exclut tout lyrisme, c'est le ravitaillement. « Commo-

1. Le « de s'explique par le verbc de I'antistrophe. Slmplifide. la phrase serait :

La noblesse qui, autrefois commandde par La Noue et puis par Chastillon, depend
aujourd'hui de DommarviUe ct de Bdthune. Rien de plus exact (cf. pi. V).

2. Retranch^s. Cf Duyck, t. Ill, p. 421, 427 et le plan (pi. VI)« het quarticrvan
den generael Francisco Veer ».
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ditez », selon le P. Monet \ signifie « aisance de bien, suffisante

abondance de richesses » et en effet, c'est du cote du quartier

general de Vere, en aval de la place, que sont amarres les bateaux

envoyes par les commissaires des vivres pour la nourriture des

troupes, comme il se voit sur le plan (pi. VI), ou on lit Finscription

« amonitie schepen » ^.

Les deux vers qui terminent la strophe peuvent etre une allu-

sion a la terreur qu'inspirait le general anglais Vere, dont la

methode etait de se faire craindre plutot que de se faire aimer ^

:

luk les superbes Anglois

Tremblent, grand Veer, sous ta voix *.

II n'y en a pas moins la I'expression d'une admiration sincere

pour I'auteur des Commentaries, le defenseur d'Ostende, un
maitre homme de guerre.

Non moins veritable sans doute est le sentiment de veneration

qu'inspire au poete, le comte Ernest, c'est-a-dire Ernest-Casimir ^

de la maison de Nassau, ne a Dillenburg, en 1573, et qui, en 1620,

devait succeder a son frere Guillaume-Louis comme stathouder

de Frise. II prit une part active, avec Maurice, au premier siege

de Rhinberc, en 1597 (20 aout) ^. C'est ce qui lui vaut dans notre

piece, le titre de « des Julesques I'honneur », ce qui veut dire

I'honneur du pays de Juliers, legere erreur geographique, Rhin-

berc etant dans le pays de Cleves a sept lieues du duche de

1. Abre'ge du ParalUle des Langues frangoise et Inline, 5« 6d. Paris, 1635, in-4<'.

2. Cf. van Meteren, fol. 515 r^ : « Le Comte Guillaume de Nassau estoit campe
du coste meridional de la ville et les Anglois sous le G6n6ral Veer, du cost6 occi-
dental, oii I'on dressa encore un pont sur la riviere. Incontinent beaucoup de bateaux
d'Hollande y arriverent avec toute sorte de vivres. » Sur I'estampe 1183' de la
collection MuUer, on lit, au m§The endroit, une inscription plus precise : « Victuailie
en amonitieschepen ».

3. Dans une Icttre en fran^ais (Lias Lopende St. Gen. 4729 ; Archives de La Haye),
Vere se plaint de I'indulgence des conseils de guerre k I'egard de ses offlciers « mes
capitaines, convaincus d'avoir volu mutiner leurs soldats, de m'avoir mal traitt6
de parolles et menace ma personne, etc. »

4. L'edition de 1608 imprime « VVer ». Van Meteren (par exemple fol. 673 r°>
et beaucoup de documents manuscrits orthographient Veer. La vraie forme est
Vere. Cf. Clements R. Markham, The Fighting Veres... Londres, Sampson, etc.,

1888, 1 vol. in-8°. La campagne de 1602 y £st fort mal racontee, la blessure de Vere
le priva de toute participation aux operations militaires ulterieures. « Cest habile
et sage seigneur mourut le 8 septembre 1609 » (van Meteren, fol. 673 r^). Sur sa tombe,.
k Westminster, on grava cette curieuse epitaphe :

When Vere sought Death, arm'd with his sword and sheild.
Death was afraid to meet him in the Feild ;

But when his weapon he had laid aside,
Death, Uke a coward, stroke him, and he dy'd.

(Camden, Remains, cite par Dalton, Sir Edward Cecil, p. 401).

5. On trouvera sur lui une notice du professeur Blok, dans le Nieuiv Nederl. Biogr^
Woordenboek, t. I, col. 833-834.

6. Cf. Histoire de Belgique de Pirenne, t. IV, p. 213.
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Juliers ^ II n'importe, c'est 1^ qu'il fut blesse k la main ; il

6tait brave et ferme : « Constant » 6tait sa devise ; il est la souche

de la branche frisonne des Nassau, d'ou descend la reine actuelle

des Pays-Bas. Ce ne sont done pas vaines flatteries, en depit de

I'incontestable dchec qu'il subit au debut de la bataille de

Nieuport, a la tSte de I'avant-garde, que les vers suivants :

Mais des Julesques ^ I'honneur,

Ernest, le miroir des Princes,

L'Achille de ces provinces,

Et d'Espagne la frayeur,

Peuple la digue lerreuse

Et le petit fort quitt6,

Separd de la cite

D'un seul contour de la Meuse.

Expose minutieux des premieres operations du siege. II sufTit

de Jeter un coup d'oeil sur un plan de la forteresse de Grave,

tel qu'on le trouve par exemple, dans le Tegenwoordige Staai

der Vereenigde Nederlanden ^ ou sur celui de notre pi. VI,^

pour voir que, si la cite entiere est massee sur la rive gauche,

au sud de la Meuse, elle est neanmoins gardee sur la rive

droite, au nord, par des ouvrages avances, une demi-lune,

qui la protege centre une attaque partie du Rhin. Il-n'y a

pas jusqu'au detail du « contour », qui ne soit conforme a la

realite, car le cours de la Meuse n'est pas rectiligne en cet endroit,^

mais forme une legere courbe.

Nous avons vu, en suivant simplement le r^cit de Duyck,

que c'est a Ernest, que fut confiee la tache de reduire cette demi-

lune, que les defenseurs, vivement canonnes, ne tarderent pas

a quitter (22 juillet)* . II y a bien la aussi une « digue terreuse ».

La suite retrace I'investissement complet de la place par une

ceinture de retranchements continus :

Tous ces quartiers au dehors

Furent conjoincts en un corps.

Van Meteren ^ parle a peine autrement, mais avec moins de

1. Carte 29 du Th^nlre de la Guerre de Sanson, clt6 plus haul.
2. Dans I'^dition de 1608, p. 8, Judesques. C'est une faute d'imprcssion.
3. Amsterdam, Isaac Tiri«n, 1740, in-S", 2* vol., en face dc la p. 268.
4. Duyck, t. Ill, p. 422-423.
5. Fol. 515 r°. II est bon de noter que la traduction cit^e ici n'a paru qu'en 1618-

et que Schclandre n'a pu I'utiliser pour sa pi6ce compos^e sans doute dfes 1602 et
pubWe en 1608.
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concision : « On mit incontinent toute diligence a retrencher le

camp et les retrenchements, et si fort qu'on n'en avoit point

veil beaucoup de semblables auparavant. Le fosse estoit de la

profondeur d'une picque et demye et tons les Boulevarts flanc-

quoyent Tun sur I'autre avec beaucoup de redouttes et de petits

Forts, qui n'estoyent qu'a un traict de Mousquet I'un de I'autre.

II y en avoit bien soixante ou septante qui estoyent comme les

Tours et Chasteaux a I'entour d'une ville bien munie d'artillerie,

chasque quartier^ estoit ainsi retrenche tout a I'entour, et chasque

retrenchement estoit aussi grand que la ville mesme, et estoyent

joinds Van a V autre. La longueur, depuis I'Orient jusqu'a I'Oc-

cident, estoit bien d'une demy-lieue d'AUemagne, sans compter

ce qui estoit de I'autre coste de la riviere, ou il y avoit aussi de

tels et semblables retrenchemens, depuis un pont jusques a

I'autre, presque aussi de la longueur d'une lieue. »

Ceci justifie les termes de I'epode de la strophe IX :

Si longue muraille,

Tant de garnisons,

Fermant de gasons

Un champ de bataille,

Rompirent le cours

De leur admirande
Menant au secours

Multitude grande.

Nous touchons la a I'evenement le plus sensationnel qui

interrompit la monotonie du siege : la tentative de degagement

operee par 1' « Almirante » d'Aragon, Francisco de Mendoza,

•dont il a ete question plus haut. Les Fran^ais n'aiment pas la

guerre de tranchees, ils ne la font que lorsqu'on les y contraint.

Aussi fut-ce grande joie dans leur camp, lorsqu'il fallut qu'une

partie d'entre eux fit face en arriere, pour attendre de pied ferme

le choc des Espagnols descendant la Meuse :

Pres de nous il se logea

Et de la part que le fleuve

Les champs de Mastricht abreuve

Nostre ost [arm6e] assiegeant, siegea ^.

L'amiral, nous I'avons vu, a sa droite appuyee a la Meuse en

1. Secteur occupy par le camp et le corps d'un g^n^ral
2. G'est-^-dire : assi^gea I'assi^geant.
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amont de la ville, done dans la direction de Maestrieht, et il y
6tablit son eamp, au Grand-Linde, en face d'Esteren.ou campent

les Fran^ais. Voyez la carte 4 du Thedtre de la guerre.

Mais cette menace d'une formidable armee intacte, n'6tait

qu'une rodomontade et I'Espagnol n'ose meme pas atta-

quer. Get abandon d'un glorieux dessein aiguise la satire du

soldat-po^te :

Gallante Rodomontade i.

Si son courage abaiss6

Tel dessein n'eust d61aiss6

D'une Espagnolle boutade

Et, de nostre ombre craintif,

Quitt6 tout pr6paratif.

ANTISTROPHE

Mais, pauvres gens, dites moy,
Qui vous esmouvoit de faire

Si notable vitupere [hontel

A I'orgueil de vostre Roy ?

Avoir fait si belle monstre,

Nous avoir veils de si pr6s

Pour eviter, par apr^s,

Le devoir d'une rencontre,

Se retirer sans subject

!

O I'admirable project I

Les regards des Espagnols pouvaient plonger dans le

camp des Franco-Hollandais et les adversaires etaient si

proches que, du milieu des tentes espagnoles, on entendait

s'elever une longue rumeur, annonciatrice d'attaque. De motif

ni meme d'excuse a une retraite il n'en est point ^ si ce n'est

celle qu'invente Schelandre par esprit de corps et conscience de

la bravoure fran^aise :

Que si la foiblesse

D'un si grand amas
Redoutoit le bras

De nostre noblesse,

1. On attribuait toujours aux Espagnols des rodomontades. Cf. les Rodomontades
Espagnolles de Brantdme (CEuores complies, M. J. A. C. Buchon. Paris, 1838,
gr. in-8°, t. II, p. 3 et s.). Cf. aussi Bonours, Siige d'Ostende, M. 1628, p. 558-9,
a Tannic 1604 : « Aux Rodomontz ensemble et Prescheurs Espagnolz... Les Fran-
cois combatans k la deffcnse d'Ostende. »

2. A moins peut-6tre la crainte de rebellion, Justifl^ par ce qui se produisit
l)our I'escadron Eletto.

6
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C'estoit vostre honneur,

Sans nionstrer la teste,

De masquer la peur

D'une excuse honnete.

Cependant, il y a dans le camp ennemi une velleite d'attaque

de nuit. Schelandre en parle longuement.

Le comte «Holloe » c'est-a-dire Hohenlohe qui, nous le savons

par Duyck ^ est arrive depuis le 31 juillet, avec un important

renfort d'infanterie, donne I'eveil. Qu'il soit en liaison avec le

regiment de Bethune, c'est evident, puisque son poste de com-

mandement est etabli dans une maison sur la digue pres de

Gasel 2, au sud-est et a la drOite des Frangais.

Mais TEternel qui, d'en haut,

Avisa toute une arm6e
Concordement animee
Pour attendre cet assaut,

Qui vit nostre chef en armes,

Ge comte Hollac si vaillant ^

Et tout le champ fourmillant

De six milliers de gendarmes,

Qui vit * border nos fossez

De bataillons h6rissez.

Le comte Philippe de Hohenlohe, beau-frere de Guillaume le

Taciturne, etait ne en 1550 et il combattait aux Pays-Bas

depuis 1575 deja. II etait vaillant et s'exposait meme parfois

a la leg^re, comme au siege de Geertruidenberg ou il fut blesse

en 1593. II mourut en mars 1606, a 56 ans.

La strophe XII evoque les preparatifs des Espagnols qualifies

de demi-Arabes :

Les demy-Mores honteux
D'avoir port6 les eschelles

Les picqs, les planches, les paisles.

Pour un effort belliqueux.

Ceci est une allusion a une reconnaissance de cavalerie de

Maurice, dont parle Duyck, a la date du 21 aout, etqui fit decou-

1. T. Ill, p. 430 et id plus haut, p. 64.
2. Duyck, t. Ill, p. 437.
3. Van der Aa (A. J.), Biographisch Woordenboek der Nederlanden, IS" vol.,

p. 917 et suiv., art. Hohenlo. Hohenloe est I'orthographe adoptee par Duyck '.

le texte de 1608 porte HoUae, simple faute d'impressiou ; « Hollac » est la forme
usuelle des textes frangais.

4. « Qui » a pour antecedent « champ ».



ODE PINDARIQUE DE J. DE SCHELANDRE 83

\Tir, sur la route de Beers, les «6chelles, pelles, baches, fascines,

planches garnies de piques »S rassemblecs pour I'assaut paries

Espagiiols.

Puis d'avoir faict la retraite

Pariny I'horreur dc la nuict

S'estre espouvantez au bruit

D'une sourdine secrette.

En efTet, c'est dans la nuit du 22 au 23 que I'ennemi, sans avoir

rien accompli, battit en retraite et que le generalissime avail

alerts le camp, sans doute au son de la « sourdine » ou trompette

sourde, comme le 11 aoilt ^.

Avant de se retirer, Mendoza, a trois heures du matin, met le

feu a ses tentes^ ce qu'exprimera le poete par une image

mythologique :

Logent dfes le lendemain,
Dans leurs cabanes, Vulcain.

Schclandre semble s'interesser moins aux operations du siege

meme, qui va pouvoir etre pousse avec energie ; il les resume,

cette fois, en une seule strophe :

Nostre sage Agamemnon,
D61ivr6 de tant d'affaires,

Presse les murs adversaires

D'un plus poignant esperon.

Si qu'apres trente journ^es

Fismes k rextr6mit6

Desloger de la cit6

Leurs Phalanges mal-men6es.

Entre la retraite de I'ennemi, le 23 aoiit au matin, et la reddi-

tion qui fut signee le 19 septembre *, il s'ecoula quelques vingt-

huit jours, toutefois il y en a trente jusqu'a la revue et solennelle

prise d'armes, a laquelle assista Robert de Schelandre, le

21 septembre ^

1. Duyck, t. Ill, p. 450. On les trouve dessin^s sur la gravure de Orlers « Den
Nassauschen Laurencrans », n°1185 de MuUer. M. le g^n<^ral Boucabeille, notre ancien
attache inilitaire h La Haye, veut bien me fairc observer que cette exactitude
minutieuse des estampes repr^sentant des batailles au xvii« siecle est trjis frdquente
et qu'il en a eu mainte preuve pour les campagnes qu'll ^tudiait lui-niSme it l^Ecole
de Guerre. Chez un poete, par centre, cette exactitude est plus rare que chez les

graveurs.
2. Duyck, t. Ill, p. 442.
3. Duyck, t. Ill, p. 452 : * Maer omtrent drie uyren sach men dat se t heele leger

in dc brant stakcn ».

4. La garnison ne sortit que le lendemain.
5. Duyck, t. Ill, p. 482 et id mdme, supra, p. 67.
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On a souligne le pluriel « fismes «, assez inattendu, puisque le

sujet de la priiicipale est « nostre sage Agamemnon », mais qui

s'explique par le desir du poete d'affirmer sa participation aux
operations.

L' « heureuse journee » est arrivee, mais elle n'a pas laisse

d'etre assombrie par des pertes cruelles et Schelandre, qui a

du cceur, dans tous les sens du mot, s'emeut :

Non sans perdre en cest honneur
Testes de grande valeur...

Toutefois, n'est-ce pas le fragile destin des « gens de guerre »

?

Ne sont-ils pas brises comme verre ?

Mais quoy ? gens de guerre,

Tant chefs que soldats,

Semblent en ce cas

La tasse de verre,

Que son maistre veut

Souvent estre veiie,

Qui durer ne pent,

Tant de fois tenue...

Peut-etre est-ce en vidant, non sans melancolie, quelque

coupe de vin du Rhin que « notre brave Schelandre », qui « boit

toujours en Alexandre », ^ comme dit Ogier, songeait a la fragir-

lite de I'existence humaine et concevait cette triste strophe.

Pourtant ce n'est pas des larmes qu'il faut au soldat mort,.

mais des chants de flamme :

Muse, mon sacre soucy.

He I de grace que la flame

Qui tient en fureur mon ame,
Ne s'estaigne point icy 1

II s'agit de trouver des accents males, dignes des chefs aimes,

tombes au champ d'honneur, et a qui il veut envoyer son supreme

salut :

Mon coeur ne permets-tu pas

Que sur mes cordes je range
• Du bon DU PUIS la louange,

DU PUIS, I'amour des soldats,

Que baignant en pleurs, je Sonne
Le dommageable destin

1. Ode d'Ogier h la Charnais, citee par Haraszti, p. xvii.
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D'HAMELET et MONTMARTIN
Et qu'encore je mentionne
LA GRAVELLE en qui les Dieux
Estalldrent tout leur inieux ?

Le «bon Du Puis», c'etait le capitaine Suisse qu'il avail d^']k

dd coiinaitre, sinon a Nieuport, du moins a Ostende, et deux ans

de commuiis dangers, c'est long pour une fraternite d'armes et

une camaraderie de combat. On goiite fort cette louange qui

indique un rapport affectueux entre le chef et les hommes :

DU PUIS, I'amour des soldats.

Ce n'est pas une phrase k fournir une rime. Lorsqu'a I'at-

taque du 7 septembre 1602, les Fran^ais et les Wallons virent

tomber le capitaine Du Puy, furieux, ils s'elancerent a I'assaut

de la demi-lune, qui protegeait la « Berchpoort », la forcerent et

en chasserent I'ennemi, qui y abandonna dix cadavres ^
: leur

capitaine etait venge.

Le 22 aout ^ deja, precisement dans la nuit de I'alerte,

le capitaine Du Hamelet etait mort des suites des blessures

qu'il avait regues au flanc le 13 ^. La chirurgie de guerre d'alors

etait si indigente de science et de moyens que c'etait miracle

d'en rechapper, comme I'avait fait Robert de Schelandre.

Pour MoNTMARTiN, c'ctait le 27 aout qu'il avait ete tue, lors

d'une surprise tentee par I'assaillant sur une galerie de mine des

Fran^ais, ou ceux-ci, avec leur coutumiere insouciance, s'etaient

mal gardes *. On voit que les chefs ne cherchaient pas souvent

refuge dans les profondes « galeries » creusees sous terre a I'abri

des feux d'artillerie.

A peine La Gravelle avait-il, le 9 septembre, succede a

Du Hamelet, mort il y avait a peine plus de quinze jours, quele

voila qui tombe a son tour sous la mousqueterie ennemie ^
Pauvre capitaine de tant d'avenir, au temoignage de Schelandre,

et qui eut deux semaines de grade. Au moins auront-ils la conso-

lation du heros, la gloire eternelle, et celle-ci, la voix de leur

chantre la leur assurera :

1. Journaal de Duvck, t. Ill, p. 465 et van Meteren, fol. 515 r».

2. Duyck, t. Ill, p. 452.
3. Duyck, t. Ill, p. 444.
4. Duyck, t. Ill, p. 457.
5. Duyck, t. Ill, p. 467.
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Que si leurs ann6es

Furent icy bas

Parmy les combats
Trop tost terminees

Au moins que leur los [louange],

Reduit en memoire,
Gouronne leurs os

D'immortelle gloire.

On ne peut pas s'attarder a ces regrets : ils affaibliraient le

moral du combattant. Les fleurs uiie fois jetees sur les tombes,

fleurs de la nature et fleurs de la poesie, il faut aller a d'autres

exploits. C'est le sens de la strophe XIV, rappelant I'embarque-

ment apres la revue, sur des bateaux qui, bientot, iront jeter

I'ancre en quelque port paisible de Hollande ou de Zelande, oil

I'armee prendra ses quartiers d'hiver et ou le poete « recordera »

ses souvenirs :

Mais non, dedans moy je sens,

. Je sens ta main qui me pousse,

D'une soudaine secousse

Pour me remettre en bon sens :

Or sus abaissons les voiles,

Je sens aniortir le vent

Qui s'eslan^oit en avant

Dans mes demi-rondes ^ toiles

Et mouillons en attendant

Le fer k deux crocs mordants.

Le poeme va finir avec I'expedition qu'il a celebree, mais il y
manque I'adresse que traceront I'antistrophe et I'epode, pareilles

a rEnvoi d'une ballade :

Prince, non pas le Phoenix

Mais le soleil de prouesse,

L'appuy, la force et I'adresse

De tant de peuples unis,

S'il vous vient k gre de lire,

Libre de soucis plus grands,

Ces fredons que j'entreprends

Sur la Pindarique lire,

Prenez, mon Prince clement,

En gre mon begayement.

1. C'est-^-dire gonfl^es. Le sens est precis^ par ces deux jolis vers du Modelle
de la Sluartide (Ms. British Museum, 16 E. XXXIII, fol. 18 v") :

La barque est droitte et ses toiles mi-rondes,
Toutes au large, empaument le bon vent.
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Maurice a-t-il regu le po^me ? Sans nul doute, mais cet homme
d'action etait peu soucieux des papiers, surlout de ceux que

remplissent mal les lignes in6gales et sonores, oil ces fous de

poetes meltent leur reverie, et le manuscrit original n'a pu etre

retrouve dans les Archives de la Maison d' Orange-Nassau ^.

Pourtant, est-il assez humble celui qui Toffre, comparant

joliment ses dons h ces petits ruisseaux dont la mer accepte I'hom-

mage aussi bien que celui du Rhin majestueux :

Voyez qu'Amphitrite

Re?oit en ses eaux,

Des moindres ruisseaux

La rente petite,

Et du Rhin puissan

L'onde frequent6e.

« Chacun faict present

« Selon sa portee. »
^

Tel est ce long poeme qui, sans doute, meritait de nous arreter

quelques instants ; aurait-il ete de moindre valeur litteraire,

qu'il eut encore ete profitable de I'analyser, strophe par strophe,

a cause de son exactitude, desormais assuree, et a titre de docu-

ment.

Mais cette exactitude meme est, pour une ode historique,

chose si rare dans la seconde moitie du xvi^ siecle et la premiere

moitie du xvn®, que deja, elle confererait a I'auteur une

place a part.

II n'est que de comparer le poeme que Ronsard consacre a

Michel de 1'Hospital et qui fait partie du cinquieme livre des

Odes, paru a la suite des Amours en 1552 ^ et ou, a chaque

strophe, repond aussi une antistrophe et une epode.

Pour louer le Surintendant ^ d'avoir restaure le regne de

la poesie, Ronsard evoque Memoire, mere des neuf Muses,

qu'elle eut de Jupiter, la conception et accouchement d'icelles,

leur visite a leur p6re au banquet ofTert par Thetis, au sein de

1. Malgr^ les recherches faites obligeamment pour moi par I'archiviste, M. Kra-
mer.

2. Idie ch6re k Jean de Schelandre, puisqu'elle se retrouve dans la d^dicace de
Daniel d'Anchferes k Jacques I«' {Funestes Amours, etc., a II, v°) : « cju'elle (la

Cour du roil en est aujourd'huy la mer oCi tous les ruisseaux sent trlbutaires : cha-
cun toutes fois selon sa port6e. >

3. Laumonier (Paul), Tableau chronologique des ceuores de Ronsard, 2« id. Paris,

Hachettc, 1911, I vol. in-8°, p. 5 et 11.

4. Honsard, (Euures choisies p. Sainte-Beuve ; nouvelle 6d., p. L. Moland ; Paris,

Gamier (1879), 1 vol. in-S", p. 95 et s.
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rOcean. Apres un premier sejour sur terre, les Muses se refugient

aupres de Jupiter : elles assistent a la fabrication de Michel de

1'Hospital :

Luy tout puissant prent une masse

De terre et devant tous les dieux

Imprima dedans une face,

Un corps, deux jambes et deux yeux,

Deux bras, deux flancs, une poitrine.

Arretons la cette analyse, qui pourrait etre longue encore, et

louons Jean de Schelandre de nous avoir epargne la naissance de

Maurice et sa conception dans quelques Champs Elyseens.

Evidemment, il y a encore beaucoup « trop de tintamarre

la-dedans, trop de brouillamini », comme dirait le Bourgeois

Gentilhomme, et surtout trop de mythologie. C'est un heritage

du moyen-age et du xvi^ siecle, qui se transmettra a travers la

poesie lyrique du xviii^ siecle, jusqu'au debut du xix«.

Passe encore pour I'Apollon du debut et son astre d..^lien,

pour le Mars du milieu et I'Amphitrite de la fin, mais on

ferait grace de la « corne de cheval », entendez de Pegase, du

cristal de la fontaine Hippocrene et de la guerriere Enyon.

La piece gagnerait aussi a etre privee de ses deux apparitions,

celle de Mars a Maurice, lui conseillant d'abandonner le

Brabant pour le siege de Grave, et celle, moins precisee, du feu

roi d'Espagne essayant de dechainer sur I'armee hollandaise

les frayeurs « depeschees » par les enters.

Divinite pour divinite, on prefere celle de I'antistrophe,

citte plus haut, car TEternel qui y parait est le Dieu des

Armees qu'invoquent ces protestants dans leur psaume ^

:

Que Dieu se monstre seulement

Et Ton verra soudainement •

Abandonner la place,

Le camp des ennemis espars

Et ses haineux de toutes parts

Fuir devant sa face.

Pourquoi faut-il que chaque heros, au lieu de se contenter

d'etre un chevalier sans peur et sans reproche, ne puisse etre

moins qu'un Hercule ou un Achille ? La loi du genre le veut

1. Elle semble etre nee aussi k Strasbourg cette Marseillaise huguenole. Cf. Tier-
sot, Histoire de la Chanson populaire en France. Paris, Plon, 1889, 1 vol. in-8o,p. 274.
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aijisi. Maurice sera 1' « Hercule des HoUandois » (str. VII),

« nostre sage Agamemnon » (sir. XII), « le Phoenix », le « Soleil

de Prouesse », landis que le comte Ernest est « rAchille de ces

provinces ».

L'excuse de notre Schelandre est que Malherbe puise ses

traits au meme arsenal po^tique. Parle-t-il de Marie de M^dicis

arrivant a Aix en 1600, pour aller partager le trdne et le lit de

son futur epoux, il nomme ce dernier :

Get Achille de qui la pique

Faisoit aux braves d'llion

La lerreur que fait en Afrique

Aux troupeaux, I'assaut d'un lion *.

Dans rOde du meme Malherbe sur « I'heureux succes du

voyage de Sedan », composee des 1606 ^ Henry le Grand devient

aussi un Hercule :

Qui ne confesse qu'Hercule

Fut moins Hercule que toi ?

A la verite, on ne pouvait alors moins dire, sous peine d'etre

mal poll, pas plus qu'on ne pouvait ecrire moins que ceci : « Je

suis. Monsieur, de votre Seigneurie, le tres humble et tres obeis-

sant serviteur ».

La comparaison du heros avec un lion, tandis que ses adver-

saires sont assimiles a du betail (il n^est pas necessaire que ce soit

line vache comme dans Schelandre), n'etait pas moins « de style »,

si Ton pent dire.

Ce n'est pas pourtant que la description du lionceau n'ait

assez d' allure :

Lionceau qui cr^ve,

Bouillant de courroux,

Qui son poitral roux
Herissant eslfeve ;

Qui les flancs se bat

Des nceuds de sa queiie,

Huchant au combat

'

La beste corniie.

En fait de peinture d'animaux, celle du « genet d'Espagne »

est bien plus interessante, d'abord parce qu'elle ne sert pas a

1. CEuvres, 6d. Lalannc, t. I, p. 53.
2. a^uvres, id. Lalanne, t. I, p. 87.
3. Provoquant.
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une comparaison alambiquee, ensuite parce qu'il s'agit la, a

nouveau, de choses vues : la bete hennissante, dressant I'oreille

au bruit de la trompette et piaffant, prete a la charge :

Desja le genest alerte,

A pleins naseaux hennissant,

Fougueux, I'oreille dressant,

Frappe du pied I'herbe verte,

Eschauffe d'un beau desir

De combattre a son plaisir.

Malheureusement Jean de Schelandre a une tendance facheuse

a abuser de la zoologie. S'il pent a la rigueur comparer Grave,

presse de toute part, a une perdrix prise dans les rets, on se pas-

serait volontiers de la menagerie qui defile dans I'antistrophe VI

:

chevreuil, baleine, aigle et pigeon, etonnes de s'y trouver ras-

sembles :

Plustost les chevreuils craintifs,

Quittants, dcs forests ombreuses
Les cavernes ten6breuses,

Paistront au sein de Thetis, ^

Plutost I'horrible baleine ^

Viendra brosser aux forests, ^

Quittant le sein, tout expres,

De la bouillonnante plaine,

Plutost I'aigle ravissant

Craindra le pigeon passant.

Mais il serait souverainement injuste, de ne remarquer, du

poeme que les taches, sans doute tres apparentes, et de ne pas

en voir les echappees vers

les fromenteux seillons,

Pres de I'ombreuse feuillade

et les bois oil,

dans la verte ram^e
Se nichoit main oyselet.

A quoi il faut surtout s'abandonner, c'est au mouvement
general de la pensee, a ce souffle qui soutient I'ode et la porte, du

1. C'est-&-dire la mer.
2. II 6chouait souvent des baleines sur les cotes de HoUande. Innombrables

sont les estampes qui en rcpr^sentent, par exemple celle de Goltzius (21 nov. 1594)
(Muller, 1033), de Matham (1598) (ibid., 1081), etc.

3. « Brosser» est le mot qu'on applique au cerf . Cf . Littre, « (2) Brosser : 1 ° Terme de
chasse. Courre a cheval ou a pied au travers des bois les plus epais. On dit que le

cerf brosse, quand on I'entend marcher dans les bois... « Je brossai par les bois »

(Ronsard). »
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commencement de la campagnc jusqu'a la fin, lorsque Ic po^te

sent
amortir le vent

Qui s'eslan^oit en avant,

Dans ses demi-rondes toiles.

L'unit6 de sujet, I'unite d'inspiration, n'est-ce pas ce par quoi

Hugo devait plus tard renouyeler I'ode ^ et, sans aller jusqu'i

chercher, avec ce geant, une commune mesure vraiment dispro-

porlionnec, n'est-ce pas quelque chose que de supporter avanta-

geusement un parallele avec une ode de Malherbe ou de Ronsard ?

Surtout s'il s'agit d'un jeune nourrisson des Muses, qui n'a que

quelque dix-sept ans. C'est ici qu'il est permis d'elever un doute,

moins sur la date de composition que sur la date de naissance

generalement assignee an poete, 1585.

Celle de la composition ne saurait etre longtemps discutee :

elle est limitee etroitement par un terminus a quo, 19 septembre

1602, jour de la reddition de Grave, et un terminus ad quern,

la publication, en 1608. II est permis meme de serrer davantage,

car Hohenlohe etant mort le 5 mars 1606, si la strophe qui lui est

consacree etait posterieure, son nom serait accompagne d'une

expression de regret. On pent preciser encore, car, si I'auteur

predit a Bethune « plus belle fortune », c'est qu'il est toujours

en vie, au moment oil Schelandre ecrit. Or nous savons que

ce chef perit en s'interposant entre soldats frah^ais et anglais a

Geertruidenberg, le 5 aout 1603 ^. D'autre part, le poete pourrait

dilTicilement employer le present « despend » a propos de Dom-
marville, puisque celui-ci fut tue, en mai 1605, a Mulheim-sur-

Ruhr.

D'ailleurs, a quoi bon ces raisonnements ? Est-il possible que

la pi^ce date d'un autre hiver que celui de 1602. Imaginez

quelque garnison perdue : une ville de Hollande ou de Zelande,

piesque morte, une veill6e a peine troublee par un cri d'enfant

dans la rue ou une manoeuvre commandee sur un vaisseau du
port, et, dans son « poele », le poete meditant sur les recents

combats, qu'evoquc la lourde rapiere, pendue au croc. Peut-etre

meme, les souvenirs sont-ils .plus proches, s'il faut inter-

preter litteralement la strophe XIV :

1. II manque ccpendant ici I'unite dc symbok, caract^risUquc du grand podte
romanliquc.

2. Van Metercn, fol. 533 v".
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Or sus, abaissons les voiles...

Car, ne serait-ce pas plutot sur le bateau meme qui le ramenait,

tandis que, tiree par un cheval ou s' aidant de la voile, la

nef suivait, lourde, ventrue et lente, le fil de I'eau, qu'il aurait

esquisse les premiers contours des strophes et cueilli au vol

les premieres rimes, a mesure qu'elles passaient dans I'air

transparent ?

Ceci expliquerait I'emotion encore si presente sur les capi-

taines morts et la chronologic si rigoureuse des incidents les

plus menus, le detail des « eschelles et paisles », raflees en une

reconnaissance.

Qui essayera d'ecrire sa campagne, un pu deux ans apres

r avoir faite, reconnaitra aussitot que, sous la plume, les faits se

brouillent, les noms echappent, les incidents s'intervertissent.

Encore si Duyck lui avait mis en mains son Journaal, mais on

pent tenir pour assure que notre ecrivain ne comprenait pas

le hollandais ^ et n'eut su ni entendre ni dechiffrer ce grimoire,

soigneusement serr6, d'ailleurs, dans les coffres du Conseil d'Etat.

En tons cas, cette exactitude minutieuse atteste la presence

de Jean et sa participation a la campagne de I'ete 1602, sans

doute sous les ordres de son frere Robert, le capitaine.

Si Schelandre a compose son Ode, des I'automne 1602, comme
on I'a montre, et s'il est ne en 1585, il aurait eu dix-sept ans au

moment de la rediger. Or, a la relire d'une venue, cela ne parait

guere croyable.

Quelle maitrise de facture, quelle agilite dans la phrase ^

!

Plus remarquable que I'unite d'inspiration, apparait, des I'abord,

la souplesse de la forme, I'identique groupement des rimes de

chaque strophe et de chaque antistrophe, avec lesquelles con-

traste le rythme plus fluide et plus leger, qui entraine chaque

epode. Quatorze fois de suite, et sans apparence d'essoufllement,

I'antistrophe succede a la strophe et I'epode a I'antistrophe,

1. Le capitaine Rocques, entr^ au service des Etats en meme temps que Robert,
jie comprenait pas encore le hollandais en 1604 : « Den Collonel Rocques, die Nedcr-
lantsche tale niet en verstont » (Oostende Belegeringhc de Fleming, p. 489).

2. Schelandre apprecie la difflcultd a vaincre et celle-ci ne le rebute point

;

tdmoin ce quatrain qu'il ajoute au sonnet en « acrostiche, mesostiche, croix de Saint-
Andr6 et lozenge » qu'il d^dia k Anne de Montaut (Asselineau, Notice sur Jean 'de

Schelandre, 2* €d., p. 12) :

II est rude et contraint, si en fay-je grand cas ;

Venez, doctes ouvriers (I'ignorant n'y volt goutte) :

C'est un saut de defTy, tous ne le feront pas ;

Je ne sfay ce qu'il vaut, je Sfay ce qu'il me couste.
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Ics deux premieres constitutes par des dizains, I'epode au con-

traire par un huilain.

L'enchainemenl des rimes pour chacun des quatorze groupes

qu'on vient de d^crire, est represente par le tableau suivant, oil'

la lettre M designe la rime masculine, la lettre F la feminine, et

I'exposant, I'apparition d'une rime nouvclle :

STROPHE ET ANTISTROPHE
M
F
F
M
F2

M8

Le dessin rythmique est assez carre, surtout a cause de la

scission du dizain ^ en deux quatrains a rimes embrassees,

suivies de deux rimes plates masculines, I'abondance de ces^

dernieres renfor^ant la solidite de la strophe.

L'epode est plus facile, plus aerienne, a cause d'un entrecroi-

sement plus varie, le premier quatrain, qui la constitue, rappelant

la coupe des precedents, tandis que le second est a rimes entre-

croisees, le dernier vers finissant sur le souffle de I'e muet

:

fiPODE

F
M
M
F

F»

M«
F»

1. Le dizain de Ronsard, dans I'ode k Henri II, est tr^s different. Tr6s different
aussi celui de Mallierbe, t. I, p. 23, 87, 107. J 'en cherche en vain I'equivalent exact
dans les tables trds completes qu'a dress^es M. P. Laumonier, i\ la troisi^me partie
de son Ronsard, poile lyrique. Paris, Hacliette, 1909, 1 vol. in-8<».
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Rarement la rigueur de cet entrecroisement embarrasse ou
interrompt la periode. Notre lyrique n'est non plus jamais court

de rimes. II les varie de la strophe a I'antistrophe et de celle-ci

a I'epode, sinon toujours pour I'oreille, du moins pour Tceil.

II n'y a guere a reprendre qu'a la strophe II, ou son alTection

exageree pour les diminutifs en « elet » lui en ont fait amener deux
de trop. Mince defaut, a cote d'une richesse derythme d'autant

plus remarquable que le vers pratique est impair, sept syllabes

dans la strophe et I'antistrophe, cinq dans I'epode.

En verite, tout cela est d'un maitre, pour qui les cordes de la

lyre n'ont pas plus de secrets que la meche de I'arquebuse et il est

permis de se demander combien de patientes etudes de prosodie,

d'informes grifTonnages sous la tente, d'invocations aux Muses,

de sonnets ou d'odelettes a quelque Philis de village, laquelle n'y

comprend goutte, suppose un pareil metier.

Les camarades de Schelandre, dont beaucoup ne savaient ni

lire ni ecrire ^ devaient considerer avec etonnement ce blanc-bec,

qui ne se contentait pas de tracer son histoire en lettres de sang

sur le sable du champ de bataille.

1. Nonibreuscs sont, dans VEedboek du Conseil d'Etat (n° 1928), les marques
rempla9ant la signature de rofficier qui ne sail pas ecrire, exemples p. 15 (annee 1600)

:

« La marque de Franchois Marly; la marque de Philippe La Lou; liet mercke van
capitaen Daniel Maligny ». Sur notre PI. 11**: P. M. « Dit is het merke van Cap"
Pierre Merricq ».



CHAPITRE VII

LE SifeGE d'oSTENDE.

Quiltons la poesie pour revenir aux fails. Duyck va nous

manquer. C'est grand dommage : il va falloir le remplacer par

Fleming, auditeur militaire et secretaire du Gouverneur qui,

aussi meticuleux, va nous conter, jusque dans les moindres

details, De belegeringhe der stadt Oostende de 1601 a 1604.

La lutte autour des remparts sur lesquels, au debut du si^ge,

nous avons vu s'alTaisser Chastillon, s'est poursuivie inexorable-

ment. Fleming* a raison de parler d'une « nouvelle Troye » ^.

La sensation chez les contemporains fut immense. Vingt ans

apres, Malherbe en parlera encore dans une lettre a Racan ^.

Comme son ancien chef Chastillon, Jean de Schelandre

devait souhaiter « avoir part a I'honneur, avoir part au danger »

et son imagination, volontiers tournee vers les souvenirs de la

Grece antique, devait s'exalter a la pensee de cette seconde

Ilion, temoin de ses premiers exploits. Avoir, pendant deux ans

fait toute la campagne et echappe au sifllement des balles

et a la gangrene des blessures, donne confiance aux jeunes :

ils se croient invulnerables et c'etait a la gloire, non au peril

qu'il devait songer, peut-etre aussi a quelque nouveau theme

pour sa lyre.

'Dans une lettre datee du 6 juin 1603, Son Excellence Maurice

de Nassau ecrit au Gouverneur d'Ostende que, donnant suite

au projet annonce dans sa missive precedente, il avail envoye *

1. C'est le titrc que donne van Haestons k sa traduction de Fleming, parue en
1615. Les rccherches que M. .Jules Frederic a bien voulu faire pour moi aux Archives
du Royaume a Bruxcllcs, pour essayer de retrouver des listesde prisonniers n'ont
pas donn6 de r^sultat.

2. Qiiwres de Malherbe, t. IV, p. 18 : Encore ai-je peur que, tandis qu'ils scront
trois ans i prendre une autre Ostende, on ne leur prenne une autre Ecluse en quinze
jours. »

3. Les compagnics sont done d6jsi parties, quand Maurice (5crit sa lettre.
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a Ostende quatre compagnies franQaises, a savoir : celles des

capitaines du Buysson, Brusse, Schelandre et de La Haye i.

II s'agissait de relever neuf autres compagnies frangaises,.

qu'on enverrait au grand repos dans leurs garnisons, pour s'en

servir, apres, dans d'autres expeditions. Le commissaire de Mist

est designe pour les attendre sur la rade 2. Avec le convoi da
22 juiri arrivent les compagnies que voici :

^

Capitaine Buisson
Capitaine La Case
Capitaine La Haye
Capitaine Brusse.

On remarquera que le capitaine La Caze remplace le capitaine

Schelandre annonce par Maurice, mais, dans le tableau des

compagnies presentes a Ostende au 30 juin 1603, que Flemirtg

fait suivre, a deux pages d'intervalle, reparait Schelandre (assu-

rement Robert) avec ses trois memes camarades ^
:

« Le capitaine Brusse commandait les quatre compagnies

fran^aises ^ savoir :

Sa compagnie 103 Hommes
Capitaine Schelander ." 90 »

Capitaine du Buisson . 92 »

Capitaine La Haye 37 »

322 Hommes

1. Cf. Oostende vcrmaerde, gheweldighe, lanckdui/righe ende bloedighe Beleghe-
ringhe, bestorminghe ende stoiile aenvallen milsgaders de manlijcke, cloecke ende
dappere leghenweer ende Defensie bg den Belegerden meer dan drie voile Jaren langh
CloeckmoedeHjcken ghedaen, inde jaren 1601, 1602, 1603 ende 1604. Waerachtelick
heschreven door Philippe Fleming, Auditeur van het Garnisoen aldaer ghcweest
zijnde, den tijdt van 13 Jaren ende Secretaris vande Gouverneurs, hebbende
hem ghestadich gheduyrende de Belegherinahe binnen derselver Stede phehouden.
In s'Graven-Hage, by Aert Meuris, Boeckvercooper inde Papestraet, in den Bybel,
anno 1621, met Privilegie, 1 vol. in-'l", p. 11. Cf. p. 389 : « Sijn Excel, veradver-
teerde ons, in date vanden 6 Junij 1603, dat hy, aclitervolgende sijnc voorgaende,
vier Fransche compaig. naer Oostende hadde gesonden, te weten, den Capiteyn
Buisson, Brusse, Chelandre, ende de la Haye, opdat men daer teghens die neghen
Fransche Compaignien die te voorens beschreven waren, achtervolgbende haer
lieder patenten, souden laten vertrecken, opdat se haer lieder inde Garnisoerten
mochten ververschen, opdat se beneffens andere te velde mochten werden ghe-
bruyckt ». La lettre precedente de Maurice est celle dont il est question k la page 377,
a la date du mai 1603 ; les compagnies a relever y sont toutes nommees sauf una ;

on vcrra qu'elles appartiennent aussi k deux regiments diff^rents : « Si.in Excell.
hadde ons over eenighe daghen gheschreven dat den Gouverneur die neghen
Fransche Compaignien, te weten, die vanden Heere van Bethune, die van du
Motet, Selidos, Cussij, Le Fort, Vitenval, Sarocques, ende Sint Hilare uyt die stadt
naer hare Garnisoenen souden laten gaen, naer dat die Compaignien, die sijn ExcelL
ghesonden hadde, souden ghearriveert wesen ».

2. Fleming, p. 389.
3. Fleming, p. 392-393.
4. Fleming, p. 395-396 : « Capiteyn Brus commandeerde over die vier Fransche

Compaignen. Sijne Compaignie, 103, etc. ».

5. Les seules qui fussent a Ostende.
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Comment s'expliquer ce changement k vue, cette substitu-

tion de La Caze a Schelandre et puis, de nouveau, de Schelandre

a La Caze, au cours du meme mois de juin 1603 ?

Robert de Schelandre se serait-il attard6 en Zelande, au lieu

de continuer le voyage avec son unite ou plut6t n'y serait-il

pas reste pour le service, afin d'y recevoir ses renforts ? C'est

ce que semblerait indiquer un rapport manuscrit du commis-

saire Bomberghen, sur les recrues arriv^es en Zelande, du 26 avril

au 20 mai 1603. II en est parvenu une a Schelandre, le 4 mai

et son « sergent du pret » a re^u pour elle, six livres ^. D'autre

part, une Resolution du Conseil d'Etat, datee du 24 juin 1603

(Raad van State, n^ 21, fol. 145), pent se traduire ainsi : «Cap°

ScHALANDER... A la rcquctc du Capitaine Schalandre, quoi-

que le requerant eiit dil -etre present ici, pour mieux veiller

a sa compagnie et ne pas etre si longtemps en dehors du pays

et du service, son traitement pour 6 mois lui est accorde par

Son Excellence et en outre le mois de fevrier, a raison des recrues

qu'il a faites » ^.

Quant a La Caze, il ne nous est pas inconnu, car nous I'avons

vu fait prisonnier, le 24 juin 1601, a Rhinberc : « een lieutenant

van Slandre, genaemt La Case » *. La oil Fleming fait erreur,

c'est en I'appelant capitaine, des le mois de juin. II ne le sera,

qu'apres avoir prete serment, le 17 septembre 1603, et la mention

1. Lias Lopende"" (S6rie courante, c'est-i-dire pieces annexes revues par les

Etats G^niraux), 1603 :

Den 4 deses (May)
Van Sarocques 1

Van Cuissy 9
Van Mons. de Bethunes 7
Van Chalandre 1

Van La Haye 2

20 (Mannen)...
« Aen Monsieur de Chalandre in handen van sergeant du Prfit, VI £. »

La liste des garnisons, dressie, le 4 septembre, par Johan Melander pour tout le

pays et qui ne coinprend pas les compagnies assi^g^es dans Ostende, ne mentionne
naturellement pas Schelandre (St. Gen., 4732, Lias Lopende).

2. Le texte n'est pas trfes clair. Cap" Schalander : « Opte requeste van Cap"
Schalandre, hoewel de remonstrant wel gevoeghellcker hyer te lande, zoowel
als alle andere hem hadde mogen laeten cureren, om alzoo te beter te mogen letten
op zyne compaignie ende zoo langen tyt buyten landt ende dienst nyet te zijn,zoo
wordt nochtans den remonstrant zijn tractement geaccordeert voor den tyt van
zes maenden,hem by Syne Excellentie vergunt ende boven dyn noch voor de maendt
van Februarius ten aensien van de gedaene recreutte. » Par une autre Resolution
du Conseil d'Etat n" 21, fol. 115, 14 mai 1603, Dominique de... (le nom manque),
enseigne du capitaine Chalandre (Dominique de..., vendrich van Capitain Cha-
landre) demande et obtient une permission de 4 mois, qu'il a pass^e en France.

3. Duyck, t. Ill, p. 80 et plus haul, p. 54. — Sur I'^tat fourni h van der Noot,
gouverneur d'Ostende, par les capitaines fran?ais, seuls ont sign^ : Walter Brusse,
La Haye, du Buysson et Savornin, lieutenant de la compaignie de Mons' de La Caze.
(St. Gen., 4732. Lias Lopende). « Nombre des soldatz sains, mallades et absans du

7



98 REGIMENTS FRANQAIS AU SERVICE DES ETATS

qui le concerne, ne laisse pas d'etre importante pour nous.

On lit en effet, dans le registre des Resolutions du Conseil

d'Etat, a la date du 17 septembre 1603 ^
:

Capn. Pierre Baldran : Pierre Baldran de Casa doet eede als capn. van
de compagnie van wylen Capn. Chalanders.

ce qui veut dire : « Pierre Baldran de la Case prete serment

comme capitaine de la compagnie de leu Chalanders. » En
foi de quoi, il a signe Baldran La Caze, sur le registre des ser-

ments ^.

Le capitaine Robert de Schelandre semble done avoir ete tue

au siege d'Ostende entre le 30 juin et le 17 septembre 1603 et

c'est apres la mort de son aine que son frere Jean a pu prendre

le titre de seigneur de Soumazennes en Verdunois, qu'il se donne

sur la feuille de titre de La Stuartide en 1611 ^.

Comme chaque fois que les documents historiques attestent

la presence du capitaine Robert de Schelandre, celle de son cadet

est legitimement induite d'un poeme d'une extraordinaire

precision, nous sommes fondes a supposer que Jean continua

a participer a la defense de la ville, probablement dans les rangs

de la compagnie La Caze.

La seule difficulte est que Schelandres est encore porte

sur le budget de la guerre de 1604, mais il se pent que ce budget

ait ete etabli des juin 1603 *. C'est ce que semblerait indiquer

la mention : « Nu naer Ostende gegaen, is voor een maent

genomen », ce qui doit s'entendre : « Maintenant parti pour

Ostende, a emporte le pret d'un mois. » Cette mention figure

a cote des noms des quatre capitaines deja partis pour Ostende,

Regiment de Monsieur de Brusse, a pr^sant dans Oostende, sans y coraprandre
Its offlciers :

JNIonsieur de Brusse 34 hommes sains entrant en garde
32 hommes

Somme 71 hommes presantz [sic]

;

Dans les hdpitaux de Hollande 15 hommes
Monsieur de la Caze 45 hommes entrant en garde
Mallades dans Hostande 20 hommes

65 hem nes presantz.
Dans les hdpitaux de Hollande 12 htm nes, etc.

T. P. 227 au has.
2. Raad van Staate n" 1928, p. 21 en haul. Dans Het Slaitsche Leger, il estappe^e

Pierre Baldray, dit La Case, t. Ill, p. 237.
3. Voir plus loin, p. 125, n. 1.

4. Pas plus tot, puisque Sancy, tu6 dans les premiers jours de )uin 1603 (cf. Fle-
ming, p. 388)^ y est remplace par Danchies : « Sancy nu Danchy ».
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aux tennes de la lettre de Maurice de Nassau, du 6 juin 1603.

Void done I'extrait de ee Slael van Oorloge de 1604 :

Nu naer Oostendc l La Haye 89 — 1285 ; 1285 voor een maent
gegaen, is voor een Schelandhes 95- 1365 ; ) ^.^^ ^^^^ ^^^ ^^^^^^
niaent genonien. ( lienrecreutevanl2— 138.

)

Nu naer Oostende. Du Buisson, 109 — 1526 ; 1526 voor een maent
"Voor een niaent
genomcn

Oostendc; te vporen Henry Bruce 122— 1622; 1550 voor een maent*
voor een niaent gehat

:

1550

Au budget de 1605, c'est le seul de La Gaze qui figure avec

113 hommes et le nom de Schelandre n'apparaitra plus, a notre

connaissance, dans les documents hollandais jusqu'a 1609 ^.

Au moment (30 juin 1603) ou la presence de Schelandre
est attestee par Fleming avec une pleine certitude, I'investisse-

ment est entre dans sa phase decisive. Des deux cotes, on s'obs-.

tine. C'est une question d'honneur, de gloire militaire aussi bien

que d'argent que Ton ne veut pas avoir depense en vain. Les

Provinces-Unies y auront mis, en 1604, plus de quatre millions

d'or ^ I'Archiduc peut-etre davantage.

Sa piete multiplie les pelerinages a N.-D. de Hal et k N.-D .de

Montaigu *, ou Isabelle se rend elle-meme nu-pieds. Cependant

il taut quelque chose de plus, et le genie militaire ne tombe pas

du ciel : on mande d'Espagne le fameux amiral Spinola, seconde

par les meilleurs ingenieurs (juin 1603), Au Fran^ais David

d'Orleans ^ et a I'Anglais RaefT Dester, « homme hardy », il

opposera I'ingenieur italien Pompeio Justiniano Romano ^

qui tentera de bloquer Ostende, en obstruant le goulet par des

« flottes de longues faiscines », « qu'ils nommoyent sausisses,

1. Archives de I'Etat i La Have, R. v. St. (Conseil d'Etat), n" 1228, ann^e 1604.
On remarquera que Bruce est prec^d^ d'un pr^nom pour le distinguer de ses homo-
nymes, notamment de Walter Bruce, m^me budget.

2. Ont 6t6 d6pouill6s aussi par moi, aux Archives de I'Etat ii La Haye, les budgets
de la guerre des anri^es 1597, l.WS, 1599, 1604, 1605, 1607, 1609, 1609, 1610 (1590
et 1606 manquent).

3. Van Mctcren, fol. 544 r».

4. Van Mctcren, fol. 541 r».

5. Voir plus haut, p. 57 n. 1 : « Den ingenieur Monsieur David van Orliens » refut
ordre de se rendre k Ostende pour y remplacer RaefT Dester, le 31 Janvier 1604.
(Cf. Fleming, p. 442) ; cf. aussi van Meteren, 545 r°.

6. Van Meteren, fol. 544 r" ; Fleming, p. 398, h la date du 9 juillet 1603, et p. 418,
ik la date de ddcembre 1603 ; p. 433, k la date de Janvier 1604 et la pi. O ^ la p. 398

:

« Modi di fabricare Ic salsiccc (sic). Salsicionc ! etc. ».
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lesquelles estoyent faictes de telle fagon que le dedans estoit

remply de pierres. » Les assieges les leur brulaient a coups de

« boulets ardens ». Tant et si bien que « ce siege a este comme una

Academie et Escole pour les gens de guerre, tant pour les Gou-

verneurs, Officiers et Capitaines, que pour les Canonniers,

Pilotes, gens de marine, Ingenieurs, Medecins, Chirurgiens

et semblables : tellement qu'il n'y avoit pas un, qui, ayant este

quelques mois en ceste Escole, qui ne devint maistre en son art,

tant a ofTencer qu'a defTendre, de sorte qu'en matiere de siege,

ils pouvoyent s^avoir et discourir de tout ce qui estoit necessaire

pour bien garder une place, de quoy, auparavant, on ne sgavoit

point tant a parler. Un ingenieur, qui pouvoit long temps avoir

estudie en ses livres, estoit contraint de confesser qu'il n'estoit

qu'un apprentif au regard de I'experience. Medecins et Chirur-

giens apprindrent plus la, en une sepmaine, qu'ailleurs en un

an 1... )) Ecole de marine et d'artillerie, aussi bien que de mede-

cins 2 et de genie : « Matelots y apprenoyent a bien gouverner

leurs batteaux, afm d'eviter les coups de canon ; les canonniers

a bien planter le canon... et comment il falloit dresser les contre-

batteries, rompre ou demonter les canons de I'ennemy, ce qui

estoit cause de la perte de beaucoup de gens de part et d' autre.

On compta qu'es premiers vingt mois, on avoit tire, contrela ville,

plus de deux cent cinquante mille boulets, chaque boulet pesant

trente et cinquante livres. Car, tandis que 1' Infante estoit a

Nieuport, quand elle n'entendoit point tirer, elle n'estoit pas

bien contente, de sorte qu'elle commanda qu'on eust a tirer

continuellement. Ceux de la ville, qui ne vouloient point estre

redevables aux assiegeans, tirerent pareillement esdict(e)s pre-

miers vingt mois plus de cent mille coups. »

^

De si longues operations ne vont pas sans quelque commodite
que Ton se donne, pour faire diversion par un peu de relache.

On allait en permission, meme sans permission *, et on recevait

des visites galantes ou serieuses : « Et combien qu'on ne cessoit

de tirer et que la peste et la pauvrete estoit grande en la ville,

si est que les gens de Hollande et Zelande ne laissoyent pas de

1. Van Meteren, fol. 544.
2. Un des chirurgiens qui furent nomm^s le 4 juillet 1603 (Cf. Fleming, p. 397) 6tsdt

probablement un Fran^ais, r^pondant au nom ou au sobriquet assez plaisant de
Samuel Poil-Blancq.

3. Van Meteren, fol. 544 \<>.

4. Ce qui rendit necessaire I'interdiction promulguee par Maurice (cf. Fleming,
p. 400) qui, chaque semaine, exige un etat des elTectifs, a fournir par le capitaine.
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venir ordinairement visiter leurs amis, avec femmes et enfans.

Quelques capitaines y amenoyenl leurs femmes et enfans.

Mesme plusieurs gentilshommes, seigneurs et grands maistres,

y venoyent de France et d'Angleterre, pour voir comment on se

defendoit, comme aussi plusieurs Princes d'AUemagne et mesme
le frere du roy de Danemarc : Ic mesme faysoit on aussi au camp
des assiegeans, afin de voir comment on offen^oit et ce nonobstant

tous les grans dangers ».

Ostende avait fait une extraordinaire consommation de gou-

verneurs. A Francis Vere, blesse au siege de Grave et desormais

hors de combat, avait succede Frederic van Dorp, qui comman-
dait encore en juin 1603, mais, des le 13 juillet, lui succede le

vidame Charles van der Noot ^.

Le 5 juillet, jour anniversaire de I'investissement de 1601,

Schelandre dut assister a la graiide fete annuelle qui consistait,

pour les assieges, « k battre sur des chaudrons et a descharger

toute I'artillerie, au lieu de sonner les cloches, d'autant qu'ils

n'en avoient point et puis on faysoit, ce jour, un presche pour

remercier Dieu. »

^

Au moment de poursuivre son recit pour juillet 1603, le bon

Fleming s'excuse de ne plus parler d'original, pour les six se-

maines qui suivent, car il a obtenu enfin une permission, lui,

qui avait fini par oublier, dit-il, jusqu'a I'aspect des fruits de

la terre, la couleur des arbres et les formes des animaux ^.

Mais, recourant aux recits des autres il n'en est pas moins

meticuleux et il continue a noter soigneusement toutes les

releves ^ et a dresser la liste des pertes, que, chaque jour, le feu

terrible de I'assaillant allonge lamentablement.

Au commencement de decembre, le capitaine La Caze ® aide

le gouverneur a faire une enquete sur la gabegie constatee en

matiere de poudres. Le 9 decembre 1603, sans qu'il y ait relation

certaine entre les deux [faits, van der Noot est remplace au

poste de gouverneur par le colonel Pierre de Gistelles ^. Le 20,

il fait I'inventaire des canons fran^ais, demi-canons ou couleu-

1. Fleming, p. 400.
2. Van Mctercn, foi. 544 v° et Fleming, p. 397-398.
3. Fleming, p. 398.
4. Par exemple p. 415, pour novembre 1603 ; p. 405, pour aoiit 1603 ; p. 402,

pour juillet 1G03.
5. La Casa ; Fleming, p. 417. J'insisle surtout sur ce successeur de Robert de

Schelandre, parce que je suppose que le jeune Jean ^tait resti dans sa compagnie.
6. Fleming, p. 418.
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vrines, des serpentins de faible calibre, qu'a la place du capitaine

Pouvillon, parti, le capitaine Dodo van Inhausen et Kniphau-

sen va gerer en qualite de general de Tartillerie (decembre 1603) \

U a sous ses ordres les gentilshommes de I'artillerie, les « cons-

tables »
2, canonniers, conducteurs, artificiers, charrons, forge-

rons, charpentiers et, parmi eux, maint Fran^ais. L'unite de

direction dans cette arme etait ainsi garantie, de meme que l'unite

dans la defense de la place etait assuree par I'autorite supreme

du gouverneur, assiste de son conseil de guerre.

Aux quatre compagnies frangaises que nous connaissons,

est confiee la defense d'un des plus importants ouvrages,

nomme le Pore-Epic ^ (cf. pi. VII, n^ 3). A leur gauche, et

faisant egalement face dans la direction de Nieuport sont les

Ecossais, au « Ravelin » ou redan occidental. Sur leur

droite, les Frangais sont converts par le « Santhil » ou colline

de sable, que les Anglais appelaient, selon Vere, le « Ironhill »

ou « colline de fer )> parce que, comme I'ecrivait un temoin fran-

gais, il u sembloit un mur de fer » oil « on oyoit les boulets donner

les uns contre les autres » * (pi. VII, n^ 1).

II importait de faire bonne garde, car le roi Henri avait fait

avertir que I'ennemi allait tenter des attaques brusquees sur les

principaux ouvrages, notamment sur celui qui etait dit « la demi-

lune espagnole », a Test ^ •

Nous ne nous arreterons pas a la monotonie de ces lentes

approches que creuse I'ennemi, a ces details de parapets sure-

leves, de fosses approfondis, de gabions poses, d'explosions de

mines, de grenades lancees, de bouts de tranchees passant d^

mains en mains, qui sont la menue monnaie de ce genre de

guerre, dangereuse, lassante et sans gloire. Au bout de huit mois

de redoutables gardes et veilles aux remparts, nos quatre compa-

gnies frauQaises apprirent que Maurice se proposait, dans sa

lettre du 3 mars 1604 % de les remplacer par cinq autres de la

meme nation, ceUe du lieutenant-colonel Montesquieu de Rocques

1. Fleming, p. 422.
2. Je crois que c'est le moyen n^erlandais Conincstavel (Fr. conndtable), mais

avec le sens de commandant de dix hommes. Cf. Verdam (J.), Middelnederlandsch
Handwoordenboek ; La Haye, M. NijhofI (1911), 1 vol. in-8°, p. 303.

3. Fleming, p. 425. 11 6crit « porcquespic ». Get ouvrage ne devait etre pris que le

4 juin 1604, tandis que le Santhil succomba en aout 1604. (Cf. van M«teren, fol.

545 v°).

4. Van Sypesteyn, op cit., p. 18 et 19.

5- Fleming, p. 426-427.
6. Malheureusement perdue (Fleming, p. 462-464). L'auteur 6cnt Allart.
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et celles des capilaines Silve, Hallart, La Pailleterie, Haucourt.

Suivant le meme ordre de route, les compagnies a relever

elaienl celles des :

Capitaine Brusse,

Capitaine Buisson,

Capitaine La Hayc,

Capitaine La Case.

Avant de partir, deux d'entre eux, Brusse, La Caze et certains

ofliciers parliculierement engages dans la defense du Pore-Epic

et autres ou\ rages importants ^, signent, avec le gouverneur

Gistelles, une lettre aux Etats, datee du 12 mars 1604 ^, et« re-

monstrant » a Leurs Hautes Puissances le peril qui mena^ait

la vaillante place, tout en aflirmant leur resolution de combattre

jusqu'a la mort.

En annexe a la lettre, etait ajoutee une liste de capitaines

absents, parmi lesquels un Fran^ais, qui, malheureusement,

n'est pas nomme.
I^es ouze compagnies de releve debarquent sans encombre,

mais privees de leurs chefs, qui avaient sans doute oublie de

rejoindre leur unite ^. Les Etats songent a sevir contre ces ab-

sences, en cassant aux gages les coupables et en leur substituant

leurs lieutenants, ou d'autres, qualifies, mais, momentanement,
ils renoncent a ces mesures de rigueur.

Cependant les pertes augmentent. David d'Orleans est bless6

le 20 mars, en inspectant quelque ouvrage. II sera pour longtemp*

hors de combat *. Le lendemain, c'est le gouverneur lui-meme

qui tombe, frappe mortellement d'une balle de mousquet *.

Provisoirement, il sera remplac6 par le colonel van Loon, qui

ne devait pas meme lui survivre un mois *. Ces morts successives

entrainent des changements dans le haut commandement, qui

ne sont pas sans provoquer un certain desordre. Les capitaines

se reunissent pour 61ire un gouverneur, mais, ne pouvant se

mettre d'accord sur un nom, confient le pouvoir a une sorte dc

1. Fleming, p. 470.
2. Cette lettre a il6 retrouv^e par van Sypesteyn au Rijksarchief (Lias lopende)

et publi^e par lui dans son Beleg van Oostende, p. 75 et s. A la suite de chaque signa-
ture a m ajout^ ult^rieurement le destin de chaque offlcier : Le capitaine de La
Caze porle I'indication : • tu^ ».

3. Fleming, p. 476-477.
4. Fleming, p. 478.
6. Fleming, p. 479.
6. II mourut des suites d'une blessure k la cuissc, le 26 mars 1604. Cf. Fleming,

p. 492.

I
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conseil, compose du colonel Rocques, a qui on adjoint le lieute-

nant-colonel van der Burcht, poiir lui servir d'interprete en

hollandais ^ et du colonel anglais Draecke, assiste du colonel

Bevry pour le meme motif.

La minorite proteste et, parmi les signataires de la protesta-

tion du 30 mars 1604, on est etonne de trouver La Gaze. Malgre
I'arrivee des compagnies de Rocques, les quatre compagnies ne

sont done pas encore parties a la fin de mars. Ce qui acheve de

le prouver, c'est que le capitaine La Haye, camarade de Robert
de Schelandre, est signale comme tue le 29 avril 2, tandis

que le commandant Bevry est blesse. « Ainsi, ajoute Fleming
avec melancolie, nous perdions pen a pen nos officiers les meilleurs

et les plus experimentes. »

La Gaze signe encore, avec d'autres, un ordre date du 17 avriU

contre les soldats qui ne montent point la garde, selon les

ordres donnes, ou qui y arrivent en etat d'ivresse. D'ailleurs,

I'ordre du 19 avril ^ porte que le regiment du colonel Montes-

quieu de Rocques, a la tete de neuf compagnies, occupera

le boulevard d'Hellemont (cf. planche VII) et la moitie de

la courtine, dans la direction du boulevard de I'ouest.

Gomme on ne melangeait guere les troupes de diverses natio-

nalites, c'est done que Rocques a probablement garde les quatre

compagnies qui devaient etre relevees. On a de ces deceptions.

Au moins avaient-elles eu la satisfaction de changer de secteur

et, pour le soldat, tout changement est une consolation. Rocquea
n'exerce plus le commandement supreme qu'il a passe a Beren-

drecht, nomme gouverneur.

Sur ces entrefaites, un espoir de delivrance a surgi pour ces

malheureux. Le bruit a couru a la fin d' avril, que Son Excel-

lence a debarque en Flandre. Sans doute, il medite quelque

grande expedition qui mettra un terme a leur cauchemar et

a leur isolement, que la mer libre ne suspend que par intermit-

tence.

La nouvelle est exacte et il est vraiment temps que Ton fasse

quelque chose ; I'ennemi a reussi a prendre pied dans la corne

du « Pore-Epic » et Ton n'est plus separe de lui que par une lon-

gueur de pique. G'est ce qu'ecrivent a Son Excellence et aux

1. Fleming, p. 489.
2. Fleming, p. 507.
3. Fleming, p. 514.
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Etats, le 3 mai 1604, les colonels ei capitaines et, parmi eux^

Montesquieu de Hocqucs, Silve, La Gaze, Grenu ^

Une nouvelle lettre du 11 mai apprend aux « Gecommit-

teerde Heeren » ^ que Tennemi commence a miner le Porc-Epie

et que les soldats sont forces de se defendre nuit et jour, les armes

k la main, ou de monter la garde ou de travailler aux remparts.

lis deploient un courage inoui, soutenus qu'ils sont par I'espoir

de la delivrance.

A si courte distance, on ne combat pas seulement a la mine

et a la grenade, on tache d'afTaiblir le moral de la defense, en

lui presentant des proclamations au bout d'un baton * ; Fleming

y repond par des billets en fran^ais, flamand, italien et espagnol

qu'on envoie dans les tranchees ennemies, attaches a un carreau

d'arbalete.

Le capitaine La Croys, chef des mineurs, est tue le 24 mai,

toujours au Pore-Epic. Le 29, 1' Espagnol fait sauter a la mine

le fameux ouvrage et prend d'assaut I'entonnoir malgre une

heroique et couteuse defense. Le 2 juin, une nouvelle mine

fait, au rempart du Polder, une breche de quarante pieds de

large : on la repare sous un feu intense. Les bonnes nouvelles

du siege de I'Ecluse encouragent une resistance qui devient

desesperee.

Mais la necessite de relever des troupes, epuisees par les

fatigues de continuels assauts, s'impose de plus en plus. Les

effectifs des compagnies fondent a vue d'oeil. Tout cela, Montes-

quieu de Rocques et d'autres colonels, essayent de le faire

entendre a Maurice *. On leur repond de tenir, jusqu'a ce que

I'Ecluse soit tombe.

Seule des compagnies fran^aises, celle du capitaine Brusse

est renvoyee^ par Marquette, le nouveau et energique gouverneur.

La sortie qu'il tente n'empeche Spinola, ni de mordre toujours

sur les remparts de I'ouest ni de detacher des troupes pour tenter

de degager I'Ecluse. L'echec de I'Espagnol dans cette direction ne

profita pas a la defense des Ostendais car, si I'Ecluse tomba effecti-

vement le 27 aodt 1604, cette capitulation • n'eut d'autre resultat

1. Fleming, p. 524.
2. Bureau permanent des Etats. Cf. Fleming, p. 527.
3. Fleming, p. 528.
4. Fleming, p. 547 et 559.
5. Fleming, p. 570. Encore peut-il s'agir de son homonyme anglais, distingu6-

par un autre pr^nom et parfois par une autre orthographe (Henry Bruce).
6. Dans une int^ressante lettre relative aux operations devant I'Ecluse, adress^e-
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que d'inspirer aux Etats ce raisonnement : Puisque Ostende a

ete defendu avec tant d'acharnement, comme uniques base

navale et point d'appui possedes par les Hollandais sur la cote

de Flandre, cette obstination n'a plus sa raison d'etre, du mo-
ment ou, avec I'Ecluse, on acquiert I'excellent port du Zwyn,
directement relie par la teire a la Flandre zelandaise.

Sur ces entrefaites, i'ennemi fait sauter le boulevard de

I'ouest et, le 13 septembre \ prend d'assaut le Santhil, cle

de la defense occidentale, malgre la brave resistance de

Sarocques, qui s'y fait tuer sur place, apres s'y etre maintenu

en depit de I'ordre de repli qu'il avail regu ^. A un nouvel appel

desespere de la garnison, les Etats repondent par une demande
de tenir encore vingt jours, mais les forces humaines out des

limites : le gouverneur et les colonels declarent qu'ils ne peuvent

durer une heure de plus.

Le colonel anglais Fairfax est tue, tandis que Montesquieu de

Rocques est mortellement blesse, au « grand deuil de toute la

garnison, car c'etaient des officiers habiles et experimentes » K

Son cousin, le grand philologue Scaliger, dont nous parlerons

plus loin, ecrivait de Leyde a ce propos a de Thou *
: « J'ai faict

cette perte [il s'agit de Douza], apres avoir perdu mon pouvre

cousin, le sieur de Montesquieu de Rocques, qui commandoit aux

neuf compagnies des Frangois en la ville d'Ostende. II a sur-

vesqii dix jours, apres avoir receii une arquebusade au-dessus

de la cuisse ». Son pere, Jacques de Secondat de Rocques, baron

de Montesquieu, prit plus tard sa place et devint lieutenant-

colonel le 12 mai 1608 ^ Ce sont des ancetres de I'auteur de VEs-

prit des Lois qui, lui aussi, ira en Hollande.

Les jours de la citadelle sont comptes. Elle va bientot etre

forcee dans le reduit de sa defense. Marquette se decide a traiter

et, le 20 septembre 1604, arrete avec Spinola les articles de la

par le comte Ernest-Casimir, k son frere le comte Jean de Nassau-Sicgen, il est
question des six compagnies fran^aises de Chastillon (il s'agit de Gaspard II, le
futur marechal) et des six compagnies de Dommarville (Archives ou Correspon-
dance inedile de la Maison d- Orange-Nassau, 2"= sdric, t. II, p. 291-308. Lettre du
7 juin 1604 ; voir, notamment, p. 293).

1. Fleming, p. 574.
2. Fleming, p. 575.
3. Fleming, p. 576.
4. Coll. du Puy, vol. 838, fol. 68. Lettre du 19 octobre 1604, cit^e par Tamlzey

de Larroque, Leltres frariQaises inediles de Joseph Scaliger ; Paiis, 1881, in-8°, p. 335,
n, 1.

5. Het Staatsche Leger, II, p. 165.
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capitulation ^ : La gamison sera autorisee ^ s'embarquer pour

Flessingue ou meme a rejoindre I'Ecluse par terre, sans etre iu-

quiet^e, avec armes, etendards deploy6s, tambours batlants,

meches d'arquebuses allumees, mousquets charges, tous ses

bagages, mais n'emportant que quatre pieces d'artilierie *.

Ainsi tomba cette « nouvelle Troie » dont la defense avail

coOte bien « des colonels, capitaines, olTiciers et soldats, qui y
avoient ete tues, jusqu'au nombre de 72.124)), du c6te des assie-

geants, et autant, sinon davantage, du cote des assieges,

« nombre presque incroyable », ajoute le naif van Meteren '.

« II en est mort beaucoup et de toutes sortes de gens, seigneurs,

gentilshommes et autres, qui esloyent venus de longtain pays

a celle fin de voir ce renomme siege et qui mesme se sont laisse

employer comme volont aires ^s assauts et combats. Depuis, on
vint encore visiter la ville de tous costes, mais ce n'estolt plus

qu'un monceau de pierres et de sables, tant elle avoit este ren-

versee esderniers retrenchemens. »

C'est ce qui justifie la plainte latine que le jeune Hugo Gro-

tius * prete a la malheureuse ville, avant la capitulation, et que

Malherbe, un peu plus tard, devait traduire ainsi :

Trois ans d^j^ passes, theatre de la guerre,

J'exerce de deux chefs les funestes combats
Et fais 6merveiller tous les yeux de la terre

De voir que le malheur n'ose me mettre a bas. ^

A la merei du ciel, en ces rives, je reste,

Ou je souffre I'hiver, froid h I'extremite ;

Lorsque I'dt^ revient, il m'apporte la peste

Et le glaive est le moins de ma calamity.

Tout ce dont la Fortune afllige cette vie,

P61e-m61e assemble, me presse tellement.

Que c'est parmi les miens 6tre digne d'envie,

Que de pouvoir mourir d'une mort seulement.

1. Fleming, p. 578-580.
2. Fleming, p. 578, art. II de I'acte de capitulation : « ... met hare Wapenen,

vliegende Vendelen, slacnde Trommelen, brandende Lontcn, Kegels in den mondt,
met alle hare Bagagien *, etc.

3. Fol. 546.
4. C'est le c^lfebre auteur du De Jure belli el pads (1625), dont le prolessenr

fran^ais de I'universit^ de Groningue, Jean Barbeyrac, donna, en 1724, una tra-
duction (Amsterdam, Pierre de Coup, 2 vol. in-4oir. La pii^ce sur Ostende est dans
Grotii (Hugonis), Poemata collecta..., ed. a fratre Guilielmo Grotio. L. B. ap^. A. Clo-
vovium, 1637, in-12, p. 58-59. M. P. C. Molhuysen prepare une Edition montunentale
des CEuvres de Grotius, laquelle rendra les plus grands services et dont le premier
volume vient de parattre.
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Que tardez-vous Destins ? Ceci n'est pas matiere

Qu'avecque tant de doute, il faille decider
;

Toute la question n'est que d'un cimetiere,

Prononcez librement qui le doit posseder ^.

Songez a ces mots de Grotius : « Nee perimit mors una semel »,

Que c'est parmi les miens etre digne d'envie

Que de pouvoir mourir d'une mort seulement,

et vous sentirez tout ce que dut souffrir le pauvre Schelandre

par la faim, la soif, le froid, le chaud, le feu, pendant le temps

qu'il assista au siege d'Ostende.

Au reste, il n'est plus besoin de faire d'hypothese a ce sujet,

car ce sont de veritables impressions de bombardement que Jean

de Schelandre a consignees dans un passage de la Stuartide,

qui figure deja dans le Modelle ^ manuscrit du British Museum
offert a Jacques I^r et qui est reste jusqu'a present inconnu des

historiens de la litterature : ,

Ainsi encore, aux mazures d'Oostende,

Fond un boulet de la dune Flamende,

Et par dessus un terreux logement

Vient le convert eflleurer seuleinent

;

La, le soldat, qui, avant ce vacarme
Se deslassoit d'un silenique charme,

Parloit d'amour ou dormoit k recoy

Change vizage et sursaute d'eflroy,

Puis les tuilots et la poudre secoiie

Et, tout rassis, au peril fait la moue,
De mesme aussi, etc...

N'est-il pas du soldat fran^ais de faire ainsi la nique au dan-

ger ?

1. Malherbe, (Euvres, dd. Lalanne, t. I, p. 56-57. D'apres un passage de la Vie
de Peiresc de Gassendi, Malherbe ^crivit en 1604 ces belles stances, qui parurent
d'abord dans le Parnasse des plus excellents poeles de ce temps (au t. II) et non pas,
comme dit Lalanne, dans les Delices de la poesie frangoise, en 1615. La rectification

est de M. F. Lachevre, dans sa grande Bibliographie des Recueils colleclifs de Poesies,
publics de 1597 d 1700, t. I. (Paris, Hachette, H. Leclerc, 1901, in-4''), p. 234.

2. British Museum, Royal Ms. 16 E XXXIII, fol. 13 r" (du foliotage moderne).
Le texte reproduit ci-dessus est celui de rimprim^ (ed. de 1611, au British Museum,
Impr. 1073 e 25,. p. 45). Une seule variante a noter dans le ms. : « et disnoit a recoy »,

qui convient ^videmment mieux que la correction de I'^dition : « ou dormoit k
recoy ». Au vers suivant, le manuscrit orthographic : visage, sursaulte, esfroy.



CHAPITRE VIII

LA GUERRE RALENTIE. LA TREVE DE 1609. JEAN DE
SCHELANDRE A AVIGNON, PUIS AU SI^GE DE JULIERS (1610).

A partir de la chute d'Ostende, les evenements militaires

perdent beaucoup de leur importance et de leur interet. II faut

mentionner seulement une ofTensive avortee sur Anvers, en

mai 1605, et la bataille de Mulheim-sur-Ruhr^ ou le comte Henry,

apres avoir bravement charge, fut sauve par I'heroique resis-

tance des Anglais du chevalier Horatio Vere. Ceux-ci n'echap-

perent, eux-memes, que grace aux Fran^ais de Dommarville,

qui peril dans cette affaire et fut fort regrette. La situation

de I'avant-garde eiit 6te tres compromise, si Maurice n'etait

survenu. Cette fois, ce fut au comte de Chastillon a degager

I'infanterie anglaise sur laquelle les Espagnols s'etaient furieu-

sement jetes. Le Stathouder battit en retraite, ayant perdu

deux cents hommes. « Quelques capitaines furent pareillement

prins prisonnier, entre lesquels le Sieur de Bethune ^ qui fut

incontinent delivre par eschange pour Nicolas Doria : semblable-

ment le Ritmaistre La Sale, le capitaine Pigot et Ratleyf...

Cecy advint le 9 d'octobre [1605] et donna grande occasion

au prince Maurice de ne se fier plus tant en sa cavallerie, veu
qu'il estoit foible d'infanterie et fut cause qu'il n'osa plus tant

avanturer. » Tandis que le comte de Bucquoy se jette sur Wach-
tendonck ^ en Gueldre espagnole, le Prince, pour lui barrer la

1. Van Metercn, fol. 575 v* k 576 r".

2. C'est Cyrus, le frfere de ce Lionidas, qui fut tu6 h Geertruidenberg, en 1603.
Sur Cyrus de Bethune, qui succdda k Dommarville en novembre 1605 (Commission
du 24 novembre, St. Generael, n" 3250, fol. 248), voir Het Staatsche Leger, II, p. 166.
Les auteurs disent que Cyrus est le fils de Lionidas ; si Ton en croit la g^nealogie
qui est dans Haag, La France prolestanle, 2* 6d., t. II, I" partie, col. 494, ce serait
son frdrc. M. Bordier a tort d'ecrire en parlant de Cyrus : « P'ait prisonnier avec La
Salle dans la retraite qui suivit le combat de Brouck, en 1605, il rentra en France
et fut tu^ en duel. » II excr^a en effet son commandemcnt jusqu'en 1613.

3. Sur la Niers, aflluent de droite de la Meuse. Cf. van Metercn, fol. 577 v».
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route, tente de surprendre Gueldre, en aval de la meme riviere^

mais le petard qui devait faire sauter le pont-levis n'ayant fait

nul elTet, Talarme fut donnee et la surprise echoua.

« En ce voyage mourut le fils du sieur de Plessis, surnomme
Mornay \ fils d'un docte Pere, renomme Conseillier en France

et gouverneur de Saumur ». Le pere etait celui a qui son autorit6

et son talent avaient fait donner le surnom de pape des protes-

tants.

L'echec de cette campagne ne decouragea pas les Etats, Men;

qu'elle les inclinat a passer, en 1606, de I'ofTensive a la defensive.

Neanmoins, non seulement on ne congedia pas de « gendarmes » ^
mais on se decida meme « derechef a avoir recours a la levee des

Francois, pour fortifier les enseignes ; mais on avoit attendu si

longtemps que les compaignies frangoises ne peurent estre

levees ni les autres renforcees, a cause que le Roy de France

levoit luy mesme des gens contre le Due de Bouillon. »

^

« Enfin ils [les Etats] receurent quelque infanterie et caval-

lerie et notamment cincq cens chevaux, sous la conduitte de

Monsieur de Rohan et de son frere Monsieur de Soubyse, accom-

pagne de plusieurs gentilshommes, tous bien morites, »

*

(c Le Prince Maurice, le 4 de juillet 1606, arrive a Arnhem»

ou il manda toute sa gendarmerie et le J.5 il alia a Doesbourgh. »

Le general Dubois, seconde par M. de Rocques et deux compa-

gnies frangaises ^, empeche I'ennemi de debarquer en amont de

Nimegue (21 juillet). Pour se dedommager, Spinola, qui cherche

en Hollande le point vulnerable par lequel attaquera plus tard

Conde, assiege Grol, qui se rendit le 14 aout. Cependant, pas

plus que I'annee precedente en Frise, il n'osa poursuivre ses

avantages. Mis en gout cependant par ce succes, il assiege

Rhinberc *. Le prince Henri y jette, le 25 aout 1606, des com-
pagnies de secours et « quelque huictante gentilshommes Fran-

cois de qualite..., entre lesquels estoit le sieur de Soubyse,

frere du sieur de Rohan, et parent du Roy, pareillement le

1. II fut tue, comme le montre la rubrique marginale de van Meteren (fol. 57& v°)

:

« Le sieur du Plessis tue » ; ce doit etre le 22 ou 23 octobre 1605,
2. Van Meteren, fol. 583 r", annee 1606.
3. C'est I'exp^dition ou « voyage » de Sedan, dont il a ete question plus haut,

p. 69, et qui aboutit a 1'accord signe a Donchery, le 23 mars 1606, grAce k la media-
tion des Etats et du Prince de Nassau (Van Meteren, fol. 585 v°).

4.. Van Meteren, fol. 585 v".

5. Van Meteren, fol. 594 v°.

6. Ibidem.
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sieur de Varennes, qui esloyent tous bien monies, et se compor-
lereiil fort valeureusemeiit. »

Le 28 aoilt, les assieges firent une sortie par-dela le Rhin,

« souz la conduitte de quelques Francois » ; dans une autre,

« le comte de Flessches, qui s'estoit par trop esloingne, fut prins »»

tandis que, peu apres, Edmond, colonel des Ecossais et vieux

soldat de valeur, est tu6. Le 1^' octobre la ville que Maurice a

renonce a delivrer, capitule. « Les Seigneurs et Gentilhommes

Frangois en sorlirent aussi avec honneur ^ » (2 octobre).

« La perte de Rhinberck ne causa point peu d'espouvantement

et perplexite es Provinces Unies... » Maurice tente de reprendre.

Grol, mais Spinola Ten empeche (10 novembre). C'est la fin de

la campagne d'ete de 1606.

On peut supposer que, k ce moment, pour s'attirer une
faveur que sa premiere piece sur le siege de Grave n'avait

pu lui menager, Jean de Schelandre composa son Procez (TEs-

pagne contre Hollande, plaide dis Van 1600 apres la hataille de

Nieuport, dedie a tres sage Prince et tres valeureux Capitaine

Maurice de Nassau, due de Grave.

Le poeme, nous I'avons vu, est date de Tete ou de I'automne

1606, avec une precision suffisante, par ces vers :

Jk Flore par six fois, de nouveau s'est paree

Depuis qu'un bel instinct de victoire asseuree

Vous fit entrer en Flandre...

La piece entiere, par la majeste et I'ampleur du vers, la lar-

geur de la conception, semble attester plus de maturite que

VOde pindarique, analysee ici apres elle, pour respecter la chro-

nologic des evenements historiques.

De cette guerre ralentie et, dans sa derniere phase, assez

infructueuse pour les Etats, il resulte si peu de chose,

que Ton commence a preter I'oreille aux propositions de suspen-

sion d'armes, que Jean de Neyen, general des Freres Mineurs,

vient apporter a La Haye, en fevrier 1607, de la part de I'Archi-

duc. Le 24 avril suivant, I'armistice est signe pour huit mois,

prenant cours au 4 mai (n. s.) ^.

A I'etranger, I'etonuement fut general. « Es Provinces Unies

1. Van Mcteren, 595 r".

2. Nouaillac (J.), Villeroi/. Paris, Champion, 1909, 1 vol. in-S", p. 461 et s. ; Pi-
renne, IV, 239 ; Blok, III, p. 510.
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plusieurs aussi n'en estoyent pas bien contens, mesme on disoit

que le Roy de France aspiroit a la souverainete des Provinces-

Unies et que, pour y parvenir, il avoit moyenne ceste trefve ;

ce qui ne plaisoit pas a plusieurs qui n'aymoient pas les Fran-

cois » 1. Pure calomnie, car, au contraire, Henri s'inquiete de cette

treve qui contrecarre sa politique generale, en permettant a

I'Espagnol de reprendre haleine.

Aussi envoya-t-il en Hollande une ambassade extraordinaire

<iomposee du « President Jeannin, du Sieur de Roussy, et du

Sieur de Buzenvab) 2, ce dernier ayant ete charge d'affaires en

Hollande depuis 1592. lis arriverent a La Haye, le 24 mai,

eurent audience le 28 et se plaignirent aupres de Leurs Hautes

Puissances de ce que Celles-ci n'avaient pas pris conseil du roi

qui les avait constamment soutenues de ses deniers, promettant

de les aider encore, aussi bien pour faire la paix que pour conti-

nuer la guerre. A leur demande, la Hollande designa son Pen-

sionnaire Oldenbarneveldt, la Zelande, le Sieur de Maldere et

les autres provinces, quelques delegues, pour discuter avec les

ambassadeurs de France.

Les Etats, ne voulant pas d'une politique unilaterale, «re-

quirent pareille assistance du Roy de la Grande Bretaigne et

a cette fin lui envoyerent, au mois de juillet 1607, les sieurs

Jean Berck,.*.. et Jacob de Maldere... accompagnes du Sieur

Noel de Caron, ambassadeur resident en Angleterre ». Le Roi les

rcQut fort bien, les congedia et leur promit d'envoyer a La Haye
le chevalier Richard Spencer et le chevalier Ralph Winwood,
qui les suivirent de pres ^.

L' armistice, qui devait expirer le 4 Janvier 1608, fut renou-

vele *. Ce n'est que le prelude de la paix. Contre celle-ci, souhaitee

par tous les belligerants, s'elevait un triple obstacle ^
: la ques-

tion religieuse, ou la Hollande exigeait une liberte d' action

allant jusqu'a I'interdiction du culte catholique, la question de

la souverainete, que les Etats voulaient faire reconnaitre pleine

•et entiere et enfin le trafic des Indes, ou les grandes Compagnies

1. Van Meteren, fol. 609 r^.

2. II mourut de maladie k La Haye, en cette meme annde 1607. Cf. van Meteren,
<ol. 615 v°. M. le comte de Bylandt a bien voulu, k ma demande, rechercher sa
tombe et I'a retrouvee dans la « Groote Kerk » a La Haye.

3. Van Meteren, fol. 609 r», et Winwood (Ralph), Memorials of Affairs of State,

1725, in-fol, pp. I-III.

4. Van Meteren, fol. 614.
. 5. Van Meteren, fol. 632 v.
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d'Amslerdam et de Middelbourg exigeaient la porte ouverte

a leur commerce *.

Les deputes de I'Archiduc et, parmi eux, le president Richardot

arrivent a Breda, le 29 Janvier 1608, pour se rendre dela, en trai-

neau ou en voiture a La Haye, oil un vrai congr^s europeen va

se trouver reuni. LaHollande,afm desecouvrircontre tout danger

de reprise des hostilites, au cas de rupture des negociations,

conclut une alliance avec la France, le 25 Janvier. L'alliance

anglaise, egalement proposee, ne put se faire, faute de pouvoirs

jsufiisants des delegues britanniques.

Fetes et banquets, comme il convient, entrecoupent et egayent

les negociations. Les deputes espagnols invitent le comte Ernest,

M. de Chastillon et d'autres seigneurs et les traitent fort bien,

puis ils visitent « M. Jeannin, qui ne les reconduisit que jusqu'a

I'huys de la chambre, chargeant le sieur de Russi de les mener
jusques a leur coche ». Les Anglais imiterent ces nuances proto-

colaires « en quoy, ils voulurent tous monstrer que leurs maistres

n'estoyent pas moindres que le Roy d'Espaigne ». Cela etait

d'autant plus necessaire que Spinola cherchait a les eblouir

tous par ses aiguieres d' argent et « tout ce qui pouvoit servir

a fanfare et magnificence » ^.

Le 28 avril 1608, le president Jeannin fait dire aux Etats

« qu'il falloit qu'il allast faire un tour en France » ^ Le plus

etrange est « qu'il avoit aussi demande conge pour les deux
colonels. Messieurs de Chastillon et de Bethune, de pouvoir faire

un tour avec luy en France » *. Cela eveille des soup^ons, mais,

parti le 2 mai 1608 pour Rotterdam, il arrive en Zelande oil

une tempete le retient « soit qu'il eust peur ou pour ce qu'il

avoit receii autre charge de son maistre ». II retourna a La Haye
le 5 mai, ce qui ne I'empecha pas de partir effectivement, vers

le 17juin 1608 s.

La coincidence de ce voyage avec celui de Don Pedro de Tolede

a Paris, fait apprehender une collusion, apprehension que le

retour du president Jeannin a La Haye, dans la nuit du 14 aoiit •,

ne tarda pas a dissiper, d'autant plus que, le 18, il fit aux deputes

1. Van Meteren, fol. 629 v» : « Les Pays-Bas ne peuvent demeurer en leur fleur,
sans la navijiation des Indes. »

2. Van Meteren, fol. 625 r°.

3. Van Meteren, fol. 638 r<>.

4. Ibidem.
5. Van Meteren, fol. 639 r°.

6. Van Meteren, fol. 650 r».

8



114 REGIMENTS FRANi^AIS AU SERVICE DES ETATS

des Etats le recit de son voyage et des negociatioiis de Don
Pedro, dont il tut d'ai.lleurs I'essentiel, c'est-a-dire le projet

des manages espagnols.

Le 23 aout 1608 ^ apres une derniere declaration pen satis-

faisante des delegues des Pays-Bas sur le fait de la religion

catholique et du trafic des Indes, les deputes des Etats rompent

les negociation^, par des lettres datees du 25 aout 2.

La paix ayant ainsi echoue, les ambassadeurs des Grandes

Puissances, et les Frangais surtout, suggerent, le 27, I'idee

d'une treve prolongee, que les Etats refusent. Le 30 septembre^

les deputes des Pays-Bas meridionaux sont regus en audience

de conge. Tout espoir de paix ou de treve semble perdu.

Le president Jeannin ne se lasse pas d'essayer de persuader

les Etats de conclure un accord, dont, au fond, ils avaient grande

envie. « Les Anglois ne se monstrerent pas moins vehemens et

userent de grandes persuasions, mesme de menaces » ^. II faut

que le roi Henri IV confirme aux mefiants Hollandais que son

ambassadeur traduit sa veritable pensee.

Tons firent si bien que, le 23 decembre 1608, on recommenga

a conferer sur une treve prolongee. Le 9 fevrier 1609, les ambas-

sadeurs fran^ais et anglais ^ se rendent a Anvers, pour y rencon-

trer les delegues des Espagnols, et les deputes des Provinces-

Unies les y rejoignent le 25 mars.

C'est vers ce moment qu'arrive en Hollande, pour s'engager

dans les armees des Etats, Honorat de Bueil, seigneur de Racan ^,

qui devait etre plus tard le delicieux poete des Bergeries,

Tecrivain du xvii^ siecle qui eut, avec La Fontaine, le plus vrai

sentiment de la nature.

Comme il I'ecrivit, lui-meme, par la suite, a Chapelain, Menage

et Conrart ^ il etait ne trop tot ou trop tard : « Toutes les guerres

de Henry le Grand se passerent pendant mon enfance
;
je n'avois

1. Van Meteren, fol. 652 v".

2. Van Meteren, fol. 653 vo.

3. Van Meteren, to'.. 656 r".

4. Van Meteren, fol. 657 v».

5. Cf. Louis Arnould, Un Geniilhomme de lettres au XV11^ sv'^cle, Honorat de
Bueil, seigneur de Racan, nouvelle edition ; Paris, Colin, 1901, in-S^, p. 63 et suiv.

6. Dans une lettre publi^e par M. Tenant de Lafour, en son edition des (Euvres
completes de Racan (Paris, P. Jannct, 1857, deux vol. in-12, Bibliotheque Elz^-
virienne), t. I, p. 323. Conrart, dans sa notice manuscrite, ecrit : « De la [c'est-a-

dire de Calais], il passa en Hollande, mais comme la Tresve s'estoit faite un peu
auparavant et qu'il n'y avoit plus d'apparence de guerre, son voyage fut fort court . »

Jl revint done k Paris, selon M. Arnould (p. 66, n. 2), vers le mois d'avril ou de mai
1609. .
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que neuf ans, quand on fit la paix de Vervins. Eile ne laissa que

la guerre des Espagnols et des Hollandois, oCi ce grand prince

envoyoit tous ccux qui avoient Vhonneur de porter ses liurees.

J'y courus comme les autres, en sortant de page, mais ce fut

trop tard ; cette longue treve qui a dure douze ans, esloit d6ji

faite )).

En eiTet, des le 14 avril, la Treve de Douze ans est proclam6e

publiquement. « Partout on sonna les cloches, on fit des feux

de joye, et on deschargea tout le canon. A Anvers on sonna la

grande cloche, a laquelle il fdlloit employer vingt-quatre hommes;

elle cstoit si grande, qu'on en pouvoit ouyr le son jusques ^

Ordam et Lillo, voire a quatre lieues de la... Le peuple demena
joye, firent des banquets et se congratulerent I'un I'autre, de

sorte que la ville estoit partout pleine de feux et de joye... »

« On celebra ce jour de prieres [22 avril 1609] par tout, es

Provinces Unies, au lieu du Te Deum Laudamus, et ce suivant

I'escriture saincte et I'exemple des bons Roys de Juda, et ce

non sans cause de part et d'autre, quand on consid^re les troubles,

guerres, miseres, pauvret6s, famines, tueries et massacres d'une

infinite de personnes, qu'on a veil es Pays-Bas, I'espace de qua-

rante-trois ans, en contant depuis I'an 1566, le cincquiesme

d'Avril, que les troubles commencerent par la presentation de la

Requeste des Nobles, laquelle fut presentee contre I'intro-

duction de nouveaux Evesques et de 1' Inquisition d'Espaigne,

a la Regente, Duchesse de Parme, par le Sieur de Brederode,

les comtes de Culenbourgh, de Berghe et le comte Ludovic de

Nassau, accompagnes de trois ou quatre cens Seigneurs et Gen-

tilshommes, a cause de quoy, ils furent appeles gueux par leurs

adversaires, pour ce qu'ils n'avoyent point faict de bien a la

Religion Catholique \ »

On lira dans van Meteren ^, les trente-huit articles de la

treve, garantie et contre-signee par les ambassadeurs des Grandes

Puissances et notamment par le « Sieur Pierre Jeannin, cheva-

lier, baron de Chagni et Montheu, conseiller du Tres-Chrestien

Roy en son Conseil d'Estat et son ambassadeur extraordinaire

pres des susdits Sieurs Estats, et le Sieur Elie de la Place, Cheva-

lier, Sieur de Russi, vicomte de Machault, etc. »

Philippe IV, roi d'Espagne et les archiducs, souverains des

1. Van Meteren, fol. 658 r<».

2. Van Meteren, fol. 658 v° et suiv.

I
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Pays-Bas, reconnaissent les Provinces-Unies, « les tenant pour

pays, provinces et Estats libres sur lesqueis ils n'ont rien a pre-

tendre » (Article I^r).

La cause de la liberte, pour laquelle se sont battus La None,

Dommarville, les deux Chastillons, les deux Bethunes, les deux

Montesquieux et les deux Schelandres a triomphe. Les « Gueux»
sont rois! Une puissance nouvelle, qui sera bientot une grande

puissance, se trouve creee.

Apres avoir conclu une alliance avec la Hollande,le21 juinl609,

les ambassadeurs anglais quittent La Haye le 27, aussitot suivis

par le President Jeannin ^.

« Cette Trefve pour douze ans ayant este arrestee, on com-

menga de part et d'autre a congedier la gendarmerie. On faysoit

courrir le bruit qu'on casseroit ^ quinze mille pietons et douze

cens chevaux, tant Anglois qu'autres ; mais qu'on retiendroit

la plus part des Capitaynes et officiers, en amoindrissant les

compagnies et les reduisant a cincquante et soixante testes, en

donnant a ceux qu'ils casseroyent leur plein payement et encores

un daler par dessus ^. // y east pen ou point de Frangois casses,

tellement que deux regiments et quelques chevaux demeu-

rerent au service des Estats et a la charge du Roy de France,

pour estre employez ou il leur plairoit. »

C'est au milieu de tons ces evenements d'ordre plutot paci-

fique, que se place le sejour de Jean de Schelandre a Avignon

et son voyage en Angleterre, tons deux anterieurs a 1608, date

de publication de Tyr et Sidon..., tragedie avec autres Meslanges

par Daniel d'Ancheres, gentilhomme verdunois, dans lequel

on a reconnu depuis longtemps I'anagramme de Jean de Sche-

landre *.

On lit, entre autres, dans les Meslanges, le sonnet que

voici :
^

1. Van Meteren, fol. 660 v° et 661 r*.

2. Licencierait.

3. Van Meteren, fol. 661 r".

4. II se pourrait que le nom du capitaine Francois d'Anchers, qui exerfa, dans
le regiment de Cyrus de Bdthune, la charge de « sergent-major » (maitre de camp),
depuis 1607 (cf. Het Staatsche Leger, t. II, p. 166), lui ait donn6 I'idee de ce pseu-
donyme. II n'y avait que le prenom k changer pour faire I'anagramme de son
propre nom.

5 .Public par Allem (Maurice), Anthologie poetique franfaise. XVII^ siicle

;

Paris, Gamier, s. d., t. I, p. 160. J'ai restitu6 I'orthographe de I'edition princeps,

p. 22. Ce sonnet est le dixieme et dernier de la serie « Le Soldat Malcontent », dans
les Amours d'Anne de Montaut,
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ADIEUX A LA VILLE D'AVIGNON

Adieu, beau roc, oCi deux Palais dress^z

Levent en I'air une face tant fl6re ;

Adieu, beau pont ; adieu, belle riviere,

Adieu, beaux murs, belles tours, beaux fossez.

Adieu, cit6 dent je ne puis assez

Chanter la gloire et I'excellence entidre ;

Adieu noblesse ; adieu troupe guerriere,

Amis, tesmoins de mes travaux pass^z,

Adieu ballets, dances et mascarades,

Adieu beaut6z, dont les vifves oeillades

Ont de ces lieux banni I'obscurite,

Adieu sur tout, belle rebelle fllle,

Dont les rigueurs m'ont chasse d'une ville

Oil vos douceurs m'avoient tant arreste.

Ce sonnet a Avignon reste une enigme et ce n'est pas a nous

qu'il incombe de la resoudre, puisque seuls les sejours de nos

ecrivains en HoUande sont I'objet des presentes investigations.

Pourtant, la question se pose de savoir quand, pourquoi,

a quelle occasion, Jean de Schelandre s'est rendu a Avignon.

Cette ville est la capitale du Comtat Venaissin, dont la princi-

paute d'Orange n'etait qu'une enclave. Sont-ce les rapports

de Maurice avec la principaute d'Orange qui auraient pu faire

envoyer le poete dans ces parages, ainsi que M. Gustave Lanson
I'a sugg6r6 a M. Haraszti ?Ce n'est pas impossible, mais il importe

de remarquer qu'a ce moment Maurice de Nassau n'est pas

encore prince d'Orange ; il ne le sera qu'en 1618, au moment
oil il heritera de son frere ain6 Philippe, comte de Buren, qui,

en 1608, en est encore seul possesseur. Comme Philippe est

catholique et tout infeode a I'Espagne, ou il a ete enleve et eleve,

il y a aussi peu de motifs politiques a alleguer en faveur d'un

sejour de Schelandre k Orange, qu'a Avignon, ville papale.

On se tromperait moins en I'attribuant a I'attirance des beaux
yeux d'une insensible ^ ou des danses sur le pont bien connu.

II reste k exphquer I'adiau a ses compagnons d'armes :

1. Je songe k « Anne de Montaut, rocher de cruautd », « d'Avlgnon la lumiere
plus Vive », cf. Haraszti, p. vii et InlermMiaire des Chercheurs el des Curieux, t. X,
col. 566, oii H. de S. I'appelle Anne Aries de Montaud.
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Adieu troupe guerri^re,

Amis, t6moins de mes travaux passes.

Peut-etre ce Lorrain s'est-il laisse entrainer vers les pays au

chaud soleil par ses camarades du Midi rentrant chez eux,

puisqu'on n'avait plus besoin de leurs services chez les Gueux.

On pourrait encore penser que Maurice de Nassau aurait

envoye Schelandre et d'autres seigneurs de plus d'importance

le representer au mariage de son frere Philippe avec la soeur

du prince de Conde, mariage celebre le 23 novembre 1606, a

Fontainebleau, et par lequel I'aine de la Maison d'Orange

obtint I'entiere possession et souverainete de sa principaute, ou

il alia s'etablir aussitot ^.

Quelle serait maintenant la cause de ce voyage en Angleterre

dont il n'a « sceu differer I'occasion » ^ ? On serait tente de la

mettre en relation avec I'envoi de delegues hollandais a Jacques I,

ambassade de Berck, Maldere et Caron (juillet 1607) et ensuite

de delegues anglais a La Haj^e (Winwood, Spencer) pour pro-

curer la paix.

C'est en eflet sur ce role de mediateur joue par Jacques pr

qu'insiste le poete, dans les belles stances qu'il lui d6die en 1608:

Mes vers estants nes de la paix

Seroient comme enfants de vipere,

S'ils n'estoient k vous desormais,

Vous estant de la paix le pere.

Les feux brilloient de toutes parts

Soubs la Diane qui precede ^
Mais oil est Testoille de Mars
Des que vostre Aurore succede ?

Par 1^, vous gaignez les lauriers

Sur touts les guerriers de la terre.

La guerre assomme les guerriers,

Vous avez assomme la guerre.

Pour s'eslever, les autres Rois

Font eslever force gens-d'amies

1. Van Meteren, fol. 599 v°. Philippe d'Orange vint en HoUande en 1608, sa
femme le rejoignit k Brdda, vers la fin de 1609. Cf. van Meteren, fol. 663.

2. Haraszti, p. xii, et VAvis au Lecteur, p. 7, des Trois premiers de sept tableaux
de Penitence, par Daniel d'Ancheres : « prenant cependant en paye I'excuse de mon
voyage, dont je n'ay sceu differer I'occasion... ». Je reproduis ici (pi. XIV), d'aprfes
I'exemplaire unique du British Museum, le frontispice au lavis qui y remplace la
feuille de titre.

3. Allusion k la sonnerie du r^velL
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<t Mais reigner par la seule voix,

H C'est avoir les plus fortes amies.

Le ciel soustient vostre grandeur,

Aussi tout-divin je vous nomine,

Veil que, sans I'huniaine douceur,

Vous n'avez rien tenant de I'homme *.

II est certain, comme le dit, sans enoncer de date, un biographe

anonyme, qu'a ce moment « a I'approche de la paix, J. de Sche-

landre songe a quitter I'epee pour la plume » * et que, corame

un Malherbe ou un Th6ophile, il cherche a etre a quelqu'un

:

il choisit le roi d'Angleterre. ^

Mais ce prince de la paix qui avait « assomme la guerre » ne

I'avait pas empechee de ressusciter sur les bords du Rhin, par

suite de I'ouverture de la succession de Cleves et de Juliers,

revendiques, a la mort du due Jean Guillaume (25 mars 1609),

a la fois par I'Electeur de Brandebourg, Jean-Sigismond, et

I'Electeur palatin de Neubourg, Wolfgang-Guillaume *.

Henri IV attend de cette competition, non I'execution d'un

grand dessein, lequel n'exista que dans I'imagination de Sully,

mais une occasion d'humilier et d'abaisser I'Espagne et I'Empe-

pereur, qui se pose en mediateur. Peut-etre veut-il surtout

passer par les Pays-Bas, pour y requerir d'amour « la nouvelle

Helene », comme I'appelle le respectable Pecquius, c'est-a-dire

la princesse de Conde, que son mari a enlevee a Bruxelles, pour

la soustraire aux entreprises du Vert Galant ^.

1. Pifece reproduite d'aprfes Haraszti, p. 5, mais collatlonnde sur I'idition princeps

h Londres, au British Museum. {Les Funestes Amours, etc., 1608, fol. a III v").

2". Haraszti, p. vi, n. 2.

3. Haraszti, p. xiii. »Dans un des sonnets de Daniel d'Anchdres, celui-ci insiste

sur le savoir de Jacques I", tr^s en iionneur, disons-le en passant, aupres des th^o-
loRiens de Hollande, dont les querelles passionnaient le roi d'Angleterre. La fin de
ce sonnet est fort belle et m6rite d'dtre cit^e {Les Funestes Amours de Belcar et

Mellane..., 1608, fol. a. Ill vo).

Bien hcureux est I'estat dont le Roy se demonstre
Aussi grand en s^avoir qu'en honneiir il est haut

;

Qui, tenant en sa main I'une et i'autre Minerve,
Paisible quand il peut, Ruerrier quand il le faut,
L'olivier ou la palnie iS son choix se reserve.

Que Schclandre ait m re^u k la cour de Jacques, c'est ce que nous apprend le

sonnet k Mgr le due de Lennox, en t6te de la Siuartide, 1611 (p. 14) :

Puisque les estrangers dont ceste (Lourt abonde
Sont tous recetls de vous d'un visage courtois.
Que, par vous introduit, j'ay receil quelques fois

L'accez du meilleur Roy de la machine ronde.

J'al en vain cherch^ au Record Ofllce, k Londres, avec la collaboration d'un
^rudit hollandais, M. del Court, des traces de ces audiences.

4. Cf. Mari^jol, dans YHisloire de France de Lavisse, t. VI, 2« partie, p. 119 et suiv.

5. Cf. Hcnrard (P.), Henri I Vet la princesse de Cond4, Bruxelles, 1885, 1 vol. in-8«»

;

van Meteren, fol. 679 et suiv., anno 1609, tin novemiftre ; Piremie, Histoire de Bel-

gique, t. IV, p. 245.
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Le poignard de 1' assassin vient brutalement, le 14 mai 1610,

arreter ses projets, au moment ou il songeait a mener des troupes

vers Juliers, par le Luxembourg, a travers lequel Albert lui

avait accorde le passage ^. Marie de Medicis, cette fois, sent que
son honneur est engage et poursuivra I'expedition.

Maurice qui, lui aussi, avec la France, soutient les deux
Electeurs, va prendre les devants et mettre le siege devant
Juliers, pour leur assurer la possession de la capitale, en I'enle-

vant aux Imperiaux ^.

Que Jean de Schelandre ait participe a cette nouvelle ope-

ration militaire, cela resulte assez clairement de ce passage de

la preface de la Stuartide, parue en 1611 : « Je poursuivray done,

Sire..., pourveu que nous n'ayons pas touts les ans le divertisse-

ment d'un voyage de Juilliers » ^. Nous savons desormais le

sens du mot voyage, sous la plume de Jean de Schelandre aussi

bien que sous celle de Malherbe : il veut dire « expedition ».

Schelandre a done ete au siege de Juliers, place qui succomba,

non le l^r septembre 1609, comme dit M. Haraszti ^ mais le

ler septembre 1610. « Schelandre a-t-il quitte I'Angleterre,

avec les troupes anglaises qui prirent part au siege, se demande
cet erudit, ou bien est-il venu en France prendre rang
dans I'armee du marechal de La Chatre ? » On pourrait

supposer plutot qu'il aurait suivi les colonels des regiments

frangais au service des Etats ; toujours est-il que, le 20 avril

de la meme annee. Messieurs de Chastillon et de Bethune
sont en permission a Paris et qu'avec de Villebon, La Tuillerie,

La Force et autres, ils y allerent a la rencontre de I'am-

bassade extraordinaire hollandaise, composee des sieurs de

Brederode, van der Mylen et de Maldere ^ venus pour remercier

le roi Henri de ses bons offices, lors de la conclusion de la treve ^,

Cela n'empeche pas Chastillon et Bethune d'etre presents

avec les Anglais du general Cecil a la grande revue ou « monstre »

1. Van Meteren, fol. 699 \°.

2. Van Meteren, fol. 702 r".

3. Haraszti, p. xiv. Je me suis reporte au British Museum k I'exemiplaire unique de
la Stuartide (1073 e 25), p. 5. La phrase qui suit est a noter aussi : « L'universelle
paix qui colle aujourd'hui nos fourreaux sur nos espees symbolize a mes intentions
et fait que, ne pouvant exercer en qualite de soldat, j'ay recours a celle de Poete,^
laquelle je ne repute pas tant odieuze que fait le commun de nostre siecle... »

4. Cf. p. XV.
5. Van Meteren, fol. 695 \°.

6. Une autre ambassade extraordinaire, au mfime moment, est all^e le 22 avril,

remplir le meme office pres du roi Jacques. Le due de Lennox, protecteur de Sche-
landre, fut parmi ceux qui la regurent. Cf. van Meteren, fol. 696 ro.
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que Maurice fit de ses troupes, le 11 juillet 1610, au fort de

Schenck, d'oii devait partir I'expedition.

Nous n'avons plus les « rdles » de cette « monstre », mais j'ai

trouv^, au dos de la gravure du si^ge de Juiiers, reproduite ici ^

d'apr^s rexemplaire unique du Cabinet des Estampes d'Ams-

terdam, une liste, quisemble complete, des colonels et capitaines,

tant de Maurice que de La Ch^tre. Ni dans le regiment de Chas-

tillon ni dans le regiment de Bethune ne figure Schelandre.

C'est qu'il n'est pas encore capitaine. Par contre les anciens

chefs n'y manquent point : Rocques, Vitenval, du Buysson, de

la Force, etc., dans I'unite cbmmandee par Chastillon. Au
regiment de Bethune, on en voit d'autres encore: AUard, devenu

lieutenant-colonel, d'Anchies, sergent-major, Sarrocques, Saint-

Hilaire, Hauterive, etc. Dans les troupes du marechal de La
Chatre, un seul nom nous frappe, celui d'un « commandeur »,

Jofre.

Mais si Schelandre ne figure pas au dos de I'estampe en ques-

tion, il est mentionne peut-etre sur une feuille detachee, inseree

dans le budget de la guerre prepare des juin 1609 et qui est fort

curieuse ^.

C'est une liste « des apointz de la Compagnie de Monsieur de

Chastillon ». Sur cette liste, qui semble bien se rapporter, non

au principal de la solde, mais a des supplements, les capitaines-

coudoient les sergents, les tambours et les caporaux. En voici

un extrait

:

Capn Forquier 15 £.

SCHALANDIERE 15 £.

Cap" Guilhome 15 £.

Mons' La Garde 15 £.

d'Assas 15 £.

Capn Regis 15 £.

Etc.

Brusse, par moys 15 £. 10 s.

Schalandiere est-il Jean de Schelandre ? C'est possible, mais

nullement certain, car un Pont-Challandi^re nous est deja

apparu dans un « etat » de 1599, et un « Balthazard Chalandiere,

1. PI. vin.
2. Budgets dtablis par et pour Oldenbarneveldt : 'Staten van Oorlog, Holland,.

2605, aux Archives de I'Etat ^ La Haye.
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capitaine reforme au regiment de Sault» nous est revele, en 1669,

par le Cabinet des Titres de la Bibliotheque Nationale K

D'autre part, les « Resolutien » du « Raaad van State » ^ parlent,

a la date du 26 aout 1609 d'un « Salander, cuirassier, onder

Villebon, habeat voor drye maenden », qu'on pent identifier

plutot avec notre poete, lequel aurait a ce moment re^u trois mois

de permission correspondant a un de ses sejours en Angleterre.

Esquissons maintenant la campagne de Juliers.

Maurice dispose de « cent trente-six enseignes de gens de pieds

et trente-huict cornettes de Cavallerie, tous braves soldats et

bien en ordre, tellement qu'il y avoit une belle et grande trouppe

de gens ensemble » ^. Boissize, Tambassadeur de France, attend

le stathouder a Dusseldorf *. Des le 29 juillet, la ville de Juliers

est cernee et les quartiers ou secteurs assignes. Le marechal de

la Chatre est encore a Treves avec les Frangais, tres « jaloux de

ce qu'on avoit commence le siege sans les attendre », et qui, a

cause de cela, refusent d'avancer, quoiqu'on leur ait envoye le

comte de Solms avec quelques capitaines fran^ais au service

des Etats» pour les en persuader.

Cela n'empeche pas Maurice de pousser energiquement les

operations avec les moyens et les forces dont il dispose. Le 15 aout,

le Prince charge les Anglais d'assaillir une des demi-lunes et

les Frangais 1' autre. « Les Anglois prindrent la leur et la retin-

drent, mais les Francois furent repousses, mais, de nuict, ilsrecom-

mencerent, tellement qu'ils la prindrent aussi et la retindrent.

De sorte que, par ce moyen, ceux de la ville se trouverent desnues

de leurs retranchemens » ^.

« Voyant aussi que le Prince Maurice commen^oit a avoir de

I'avantage sur la ville », La Chatre « passa enfm la Moselle et

arriva au camp devant Juliers, avec ses trouppes, le dix-huic-

tiesme d'Aoust. Le dix-neuf, il mit ses trouppes en bataille,

que les Princes et le Prince Maurice allerent voir. La cavallerie

frangoise estoit bien montee. II y en avoit beaucoup qui avoient

des armes dorees, mais celle du Pays-Bas estoit plus chargee de

fer et d'acier. C'estoient les Cornettes de plusieurs grands sei-

1. Un re^u de sa main, dat^ du 2 aoflt 1669, est conserve dans les Pieces originales
€48 (fr. 27132).

2. NO 27, 26 aout 1609, fol. 103.
3. Van Meteren, fol. 702 r".

. 4. Van Meteren, fol. 702 \°.

5. Jbidem.
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gneurs, car il y avoit la moili6 de la compagnie des bandes d'Or-

doiinance du Roy, conduitte par le sieur de Vitry : la coriietle des

Chevaux legers du Roy ; les Cornettes des dues d'Orleans,

d'Anjou, de Nevers et de Vendosme, celle du Chevalier de Ven-
dosme et le Marquis de Ve[r]neuil, avec six cornettes de Carra-

bins et beaucoup de Noblesse. L'Infanterie estoit assez bien

armee, mais les armes n'estoient pas si pesaiites que celles des

Flamaiids. II y avoit les Regiments de Navarre, de Baligny et

de Vaulbecourt, qui faysoient ensemble 26 enseignes, chasque

enseigne de deux cens hommes, le Regiment des Suisses du
colonel Galatin estoit de 12 compagnies, chasque compagnie
de trois cents testes, mais ils n'estoient armes qu'a demy, le

reste n'ayant que des picques.

« Apres cela le Prince Maurice fit voir au Mareschal ses trente-

huict Cornettes de Cavallerie en bataille, avec toutes leurs

armes, que luy et les autres seigneurs Francois regarderent avec

admiration, et confesserent qu'elle surpassoit leur Cavallerie.

Le Mareschal estant au camp sembloit avoir oublie toutes les

jalousies precedentes et fit cest honneur au Prince Maurice, de

declarer ouvertement qu'on ne suivroit point la d'autre comman-
dement que le sien \ »

A I'aide de traverses de bois, Maurice fait faire des « galeries

es fosses, qui estoient sees, a celle fin de pouvoir venir aux ram-
parts pour ainsi commencer a sapper, miner et a faire bresche,

et se rendre maitre de la ville » \ de telle sorte que le boulevard
des remparts fut mine des le 26 aout.

« Le vingt-septieme, le Prince Maurice fit sommer la ville ».

Le 30, Tassiege fit sans resultat sauter une contre-mine. « Le
dernier d'aoAst, on commen^a derechef a miner. Le Prince

Maurice, ayans apperceu que ceux de la ville contre-minoyent

et craignant qu'on le previendroit, fit en haste estoupper ^

la mine et y fit mettre deux tonneaux de poudre, puis la fit

sauter, et par ce moyen », la contre-mine des assieges, bourree

de trois tonneaux de poudre, fit explosion en meme temps.

Ce camouflet provoqua une grande breche dans le rempart et,

le meme jour, « apres midi, les Imperiaux envoyerentun tambour,
pour demander conge que la femme du Gouverneur peust

1- Van Meteren, fol. 703 r«, ce qui ivita • toute Emulation • (fol. 704 r<»),

2. Van Meteren, fol. 702 v» et 703 r°.

3. Bourrer.
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sortir pour parler au Mareschal de la Chastre. » Elle esperait

peut-etre apitoyer un galant general frangais, mais Maurice fit

repondre qu'on ne pouvait parler a personne qu'aux Princes « et

que, s'ils ne vouloient pas rendre la ville, qu'ils n'avoient que

faire de parler a eux. » Le 1^^ septembre 1610, au soir, la capitu-

lation est signee ^.

Le marechal de Rauschenbourgh sortit, le 2 septembre, avec

ses 1.500 soldats. II prit fort honnetement conge, donna la

main au marechal la Chatre. « II voulut faire le mesme au

Prince de Brandenbourgh, mais il [celui-ci] le refusa et luy donna

un regard de travers, comme firent aussi les autres [princes]

et luy dirent qu'il eust a aller son chemin, parlans ainsi a luy

comme a leur subject » ^.

II y eut de part et d' autre des pertes serieuses. Dans les

rangs de Maurice, perit le baron de Sedlinsk}^ ^ sergent-major

de I'armee, sorte de chef d'etat-major. « Le sieur de la Force,

gentilhomme frangois y fut pareillement tue * et fort regrette :

c'estoit un capitaine, au service des Estats )>.

« Le huictiesme de septembre, le Prince Maurice fit mettre toute

ses trouppes, tant a pied qu'a cheval en bataille, pour les faire

voir au Mareschal, mesme leur fit faire quelque exercice, tene-

ment qu'en disant seulement un mot ou deux, on les faisoyt

avancer, reculer, aller de coste, se reserrer, s'ouvrir et marcher

comme on vouloit, ce que le mareschal loiia fort et estoit estonne

de cest ordre, des belles trouppes et de leurs bonnes et pesantes

armes... »

« Le neufiesme de septembre, le Mareschal partit avec les

Francois vers Luxembourg et Mazieres... et... print conge des

Princes, du Prince Maurice et des autres Seigneurs, avec beau-

coup de complements, ceremonies et courtoysies ^. »

La dislocation des troupes se fit, le 18 septembre, au fort de

Schenk « d'ou chacun devoit estre renvoye en sa garnison ».

Nous perdons ici de nouveau la trace de Jean de Schelandre,

dont nous ne savons plus que deux choses pour I'annee sui-

vante, 1611, I'une, que ce fut celle ou il puhlia Les deux premiers

1. Van Meteren, fol. 703 r".

2. Van Meteren, fol. 703 v".

3. Tue le 13 aout. C'etait un capitaine polonais servant avec les Fran?ais et
venu avec eux, plus de dix ans auparavant.

4. Sa compagnie fut ramenee a cent hommes et le surplus (50), fut reparti entre
les compagnies de Montesquieu et de Vitenval, qui nous sont bien connues (Res.
des Etats G^n., 1" octobre 1610, dans Het Staatsche Leger, III, p. 167, n. 4).

5. Van Meteren, fol. 704 r".
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Livres de la Stuartide, * dans lesquels il est demontre que

Jacques I^"" descend de Gathelus, fils de Cecrops et de Scota, en

passant par Hercule ; I'autre, que ce fut aussi I'annee de son

mariage avec Marie Le Goullon, cel6bre le 13 novembre 1611 *.

Elle lui donna deux filles : Madeleine, mariee, le 19 avril 1643,

avec Richard de Chavenel, son cousin, cavalier dans la com-

pagnie de Vaubecourt, et Judith, morte a quarante-cinq ans,

le 19 juillet 1669, qui avait epouse Jean Lambert de Streff de

Lawenstein, marechal des camps et armees du Roi ^

Ce sage etablissement du guerrier, s'il mit fin momentane-

ment a ses campagnes *, n'interrompit point cependant les rela-

tions des Schelandre avec la Hollande.

Le 29 juillet 1619, Louise de Coligny n'ecrit-elle pas de La
Haye k la duchesse de la Tremoille, sa belle-fille : « Je vous sup-

plie, mandez-moi si vous aurez avise sur le voyage de Che-

LANDRE et de cette autre fille que je vous mandois qui pouvoit

venir avec elle ».
^

La demoiselle a dA se rendre a La Haye, temoin la lettre du

7 mars 1620 ®, adressee de cette ville par la princesse a la meme
correspondante : « Madame ma fille, j'ai appris par des lettres

que Madame de Chelandre a ecrit a sa fille, que vous etiez

a Paris »... Cette derniere est evidemment celle a qui, dans son

1. Les deux premiers livres de la Stuartide en I'honncur de la Tres-Illustre Maison
des Stuarts dddi^e au Serenissime Roy de la Grande-Bretaigne, par Jean de
Schelandre, s' de Soumazennes en Verdunois. A Paris, par Fleury Bourriquant, au
mont S. Hilaire, prds le puits Certain, aux Fleurs Royalles, 1611, in-18 (British

Museum, exemplaire unique, 1073 e 25), 150 p. C'est le seul livre de Schelandre
oCi son vrai nom figure sur le titre. Au d^but de la Preface, il rappelle, dans les

termes suivants, la promesse faite k Jacques !«' dans la d^dicace des Funestes
Amours en 1608 (fol. a III r" : je feray retentir au Parnasse Frangois le divin
subject de ses loiiangcs) : « Voicy les effects de mon ofTre, sinon tout entiers, du
moins sufTlsants pour me garentir du tiltre de faux pronietteur... » (p. 3) ; « ils

seront aucunement bien rcceiis, puisque le seul argument imparfait et manuscrit a
remport6 le nom de belle invention. » En 1609, dans la d6dicace des Trois pre-
miers de sept tableaux de Penitence, Daniel d'Anchferes a encore renouvele la

promesse de 1608, que tiendra Schelandre : « Dans I'ame, un desir cxtrcsme
d'estre un jour aussi capable d'entonner la trompette heroique a I'immortcl
honneur des Stuarts comme je suis rcsolu d'en projetter le travail. »

2. IntermMiaire des Chercheurs et des Curieux, 25 juillet 1876. Marie Le Goullon
mourut veuve, k 77 ans, le 31 mars 1668, selon H. de S.

3. IntermMiaire..., 25 aoCkt 1876, col. 505.
4. L'irudit archiviste de Meurthe-et-Moselle k Nancy, M. E. Duvcmoy, a bien

voulu m'envoyer la copie d'un contrat du 17 octobre 1618, relatif k la vente par
Jean de Schelandre, seigneur de la Cour et Vuidebourse, au due de Lorraine, Henri II,

de la maison dite « du fief de la Cour », k Jametz, et de plusieurs censes, k JameLz et

aux environs (Layette B 656, n" 9, parchemin scell6). Je ne crois pas que ce Jean
de Schelandre soit notre podte, parce qu'il ne.porte pas le tltre de s' de Souma-
zanncs ; il doit s'agir dun fils de ce Francois de Schelandre, s' de Wuidebourgs,
dont il a ii€ question plus haut, p. 26, n. 5.

5. Correspondante de Louise de Coligny..., recueillie par P. Marchcgay, publ.
par L. Marlet. Paris, Picard, 1887, in-8», p. 328.

6. Corrcsfwndancc de Louise de Coligny, p. 330.
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testament i, dresse au « chateau de Fontainebleau, le dimanche
huitieme jour de novembre mil six cent vingt, a onze heures du
soir », Louise de Coligny, fait un don important :

« Item a donne et legue a M^i^ ^q Chelandre la somme de

six mil livres tournois, une fois payee ».

On serait porte a identifier cette jeune fille avec Renee de

Schelandres, qu'epousa Louis de Jaucourt, sieur d'Etrechy \
qui servit en Hollande comme capitaine dans le regiment de

Chastillon et dont la soeur, Renee, epousa Benjamin Aubery,

sieur du Maurier, ambassadeur en Hollande en 1622. Mais nous

sommes, a notre grand regret, hors d'etat d'etablir la filiation

ou la parente de cette demoiselle avec notre poete et nous faisons

appel aux Intermediaires et Curieux pour nous y aider.

Francois Ogier fait observer a la fin de sa preface de

1628: « Monsieur de Schelandre..., faisant profession des

lettres et des armes comme il fait..., neseroit pas homme pour

entretenir le theatre de combats en peinture, tandis que les

autres se battent a bon escient ^... »

Des qu'il ne fut plus retenu par « des considerations impor-

tantes, qu'il n'est pas besoin que tu sgaches », ecrit Ogier, et

qui « luy donnoient malgre luy le loisir de solliciter des procez

et de faire des livres... », il ne se consola pas longtemps « de la

perte des occasions ou Ton acquiert des lauriers plus sanglans »

que ceux de la poesie et, une nouvelle fois, a I'age de quarante-

cinq ans, sinon davantage, il reprit du service.

Selon la notice de Colletet, il suivit Turenne, entre en 1630

au service de la France, et prit part a la guerre en Allemagne

sous le general-commandant La Valette. Pendant la retraite

de ce cardinal, en 1635, il fut blesse et succomba a ses blessures

dans son chateau de Sousmazanne, age de cinquante ans *.

Digne fin d'un poete-soldat

!

1. Public par Marchegay et Marlet, Correspondance de Louise de Coligny, p. 334.
2. Haag, La France Proteslante, l^^ 6d., t. VI, p. 44, art. Jaucourt.
3. Ancien Theatre fran^ais, t. VIII, p. 22.
4. CI. Haraszti, p. 20. J'ai chcrchd en vain le nom de Schelandre dans le r6cit

Ires circonstancie de la campagne, redig^ par Jacques Talon, secretaire du Cardinal,
que son pere avait baptise lui-meme « Cardinal-Valet ». II a 6t6 publi6 sous le titre

de Mimoires de Louis de Nogaret, Cardinal de La Valette, g^n^ral des Armees du
Roi, en Allemagne, en Lorraine, en Flandre et en Italic..., t. I, Annees 1635, 1636,
1637. Paris, 1772, in-16. Meme silence dans les Memoires de l'abb6 Arnauld, qui
prit part a cette campagne de 1635/ (Michaud et Poujoulat, Nouvelle collection des
Memoires pour servir a I'Histoire de France, t. IX ; Paris, 1850, in-80, p. 483 et suiv.).

Voir sur ces memoires : Les Sources de I'Histoire de France, X VII^ siecle, par Em.
Bourgeois et L. Andr^, t. II. Paris, Picard, 1913, n"' 745 et 750. Les Archives du
Ministere de la Guerre, k Paris, n'ont malheureusement pas ^te rouvertes depuis
aout 1911.



CHAPITRE IX

VIE ET MGEURS DES GENS DE GUERRE.

Et maintenant, sur cette tombe fermee, on voudrait en

apprendre davantage et savoir quel secret d'ame y est enseveli.

On voudrait camper le corps dans ses attitudes heroiques,

6voquer I'esprit et penetrer le coeur.

Les attitudes, elles sont faciles a retrouver sur les belles

estampes de I'Auversois Jacques de Gheyn le vieux ^ dans son

Maniement d'armes, d' arquebuses, mousquetz et piques, en con-^

formite de Vordre de Mgr le Prince Maurice ^.

Au reste, lors de la levee faite par La None, en 1599, I'arme-

ment et I'equipement des hommes d'armes avait ete exactement

prevu : « Parmy I'lnfanterie, ceux qui portoyent des Picques,

debvoyent avoir un Heaulme, un gorgerin, avec la cuyrasse

devant et derriere et une espee. La picque debvoit estre longue

de dix-huict pieds et tout cela sur certaines peines establies...

Les Mousquetaires debvoyent avoir un Heaulme, une Espee, un
Mousquet.portant une Balle de dix en la Livre,et une Fourchette.

Les Harquebusiers debvoyent avoir un Heaulme, une Espee,

une bonne Harquebuse d'un calibre qui debvoit porter une balle

de vingt en la livre... Nous avons trouv6 bon de dire cecy, afm

. 1. Sur cet admirable dessinateur et graveur, aaqiiel nous empruntons notre
vignette, voir la notice du D' Alfred von Wurzbach, Niederl'dndisches Kiinsiler-

Lexikon, t. I (A-K), Vicnne et Leipzig, Halm et Goldmann, 1906, in-8°, et J.-D. Pas-
savant, Le peinlre-graoeur, t. II, p. 116-117.

2. Reprisenie par figures par Jaques de Gheyn. Ensemble les enseignemens
par escrit, d I'utilitd de lotts Capilaines et commandeurs pour, par cecy, pouvoir plus
facillemenl enseigner c\ leurs soldatz inexperimeniez Venlier el parfail maniement
diceU.es armes. Impriin^ k La Haye en HoUande, avcc privilege de TEmpereur,
du Roy de France et de Nobles et Puissans Seigneurs .Messdgiieurs les Estats
Generaulx des Provinces Unies, 1608, petit fol., PIL J'ai consults les exeniplaires

du Cabinet des Estampes d'Amsterdam.
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que nos successeurs puissent s(javoir de quelles armes on s'est

servy en ce temps es Pays-Bas en ceste guerre » ^.

En fait, rien de moins « uniforme » que I'habit de ces gens de

guerre et Ton peut se figurer indifleremment la tete de notre

capitaine sous le morion ^, le cliapeau de feutre a larges bords

ou le casquet a gorgerin, le cou emprisonne dans lafraise blanche

aux mille plis, le torse protege par le corselet a I'epreuve ^.

Mais sur le morion comme sur le feutre, il faut piquer le large

pan-ache blanc ou rouge, au gre de la fantaisie, et, sur la cuirasse a

arretes vives, bombant sur la poitrine, passer en sautoir I'echarpe

bariolee. Fete de couleurs et somptuosite d'etofles, qui se de-

ploient dans les immenses et lourds drapeaux, lesquels flottent

au-devant des enseignes et des cornettes, pres des buccins et

des tambours, manteaux d'or et de pourpre, jete sur ces Misdres

de la Guerre, qu'a gravees Callot.

Dans les nombreuses estampes, reproduites ici, par exemple

celle de la bataille de 1600 (pi. IV), on peut voir le chef en avant

de son bataillon carre de piques, que precedent, arme sur I'epaule

gauche, les mousquetaires au lourd mousquet, les arquebusiers

a I'arquebuse plus legere.

Arretons-les un instant pour I'exercice. Aux tireurs, on com-

mande *
: « Serrez la mesche au serpentin ! » car, tenue entre les

deux premiers doigts, la meche brule aux deux bouts, toujours

prete, au talon de la crosse.

« Enjouez ! » [En joue !]

« Tirez ! »

Aux piquiers, le capitaine crie : « Baissez ou presentez la

pique... )) ; « Remettez ou plantez la pique ! » ; « Posez la pique

contre le pied droit et tirez I'espee ! » ^ pour attendre la charge

1. Van Meteren, fol. 451 r°. On y trouve, aussi bien decrit, le costume des cuiras-

siers et des « carabins ».

2. Le morion a fleur de lys du Musee d'hlstoire nationale d'Amsterdam (direc-

teur, M. van Nooten), ne doit pas avoir appartenu a un soldat franfais, car I'arsenal

de la ville de Munich en possede un aussi, qui 6tait porte par un « garde municipal

»

de cette ville. Le lis y est le symbole de la Vierge et non de la monarchie fran^aise

;

«elon Demmin, Guide des amateurs d'armes..., 3« ed. Paris, Renouard, s. d., in-8°,

p. 294.
3. Voir les estampes de Jacques de Gheyn, pll. IX a et b et X a et b. L'inven-

taire de I'arsenal d'Ostende (Fleming, p. 437), en Janvier 1604, porte : « 40 corse-
letten a la preuve ». II m'a et6 impossible de decouvrir un portrait de Schelandre,
ni au Cabinet des Estampes de Paris, ni k celui d'Amsterdam, ni au British Museum,
ni dans les musses de HoUande ou de Paris.

4. « Motz de commandement desquelz les capitaines doibvent user ». Cf. de
jGheyn, 6d. fr. de 1608, fol. 3 r".

5. Maniement d'armes ; en tete de la troisieme partie. Certains « capitaines de
picor^e et de p^trinaux », comme ecrit Agrippa d'Aubignd, se moquaient des piquiers
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de cavalerie et prot6ger centre elle les mousquetaires, tandis que
ceux-ci tirent, appuyant le canon sur la fourquine, Elle est done
justifiee, des le commencement du si^cle, cette phrase qu'ecrira

Rebersac, en 1656, au roi de France : « Effectivement, Sire, on
croit etre dans I'armee de V. M. C'est le meme exercice, et

presque tons les ordres se portent en fran^ois » ; et Pomponne
mandera, le 30 Janvier 1670 : « lis [les regiments fran^ais] y gardent

encores le drapeau, I'escharpe blanche et la marche frangoise ^.

»

Mais tout cela n'est que le geste, on aimerait aller jusqu'a

I'ame de ccs jeunes, de ces Ires jeunes gens, presque des enfants,

meles aux veterans barbus, si Ton en juge par les gravures de

de Gheyn.

Ce sont tons des « sang-bouillants », comme ecrit le gref-

fier de Bethune, Le Petit ^, les Fran^ais notamment, Beaucoup
valent ce hardi et ingenieux Charles de Heraugiere, qui, se

cachant avec ses compagnons dans la peniche chargee de tourbe

du marinier van Bergen, penetre, le 4 mars 1590, dans le chateau

de Breda et s'empare de la ville.

Daucye, le « sergent-major » des Fran^ais devant Rhinberc,

fait donner I'alarme le 19 juillet 1601, uniquement parce qu'il

a envie de se battre ^.

Les notres aiment bien mieux risquer leur peau que de

travailler la terre et, quand on les y force, « ils passent la moitie

du temps a rire ou a jouer » ; dans ce domaine, un seul Frison

« fait plus en un jour que quatre Frangais » *.

Malheureusement leur impetuosite ne se manifeste pas seule-

ment dans les batailles : combats singuliers, duels et rixes

en remplissent les intervalles ^. Ce fut une serieuse affaire que

celle oil fut engage un gentilhomme cathoHque^ fran^ais, nomme
Breaute, le 5 fevrier 1600, aux portes de Bois-le-Duc.

aux longues piques de dix-huit pieds, les appelant « abateurs de noix ». Cf. M^moires
de Theodore Agrippa d'Aubigii6, publics par Lud. Lalanne. Paris, CharpenUer,
1854, 1 vol. in-18, p. 389.

1. F. Brunei, Histoire de la Langue frangaise. Paris, Colin, 1917, t. V, p. 232-233.
2. La Grande Chronique ancienne el moderne de Hollande, Zdande, etc. Dordrecht,

Guillemot, ICOl, 2 vol. in-fol., t. II, p. 656.
3. Duyck, III, p. 103.
4. Hel Slaatsche Leger, II, 284.
5. Cf. Memoires d'Agrippa d'Aubignd, dd. Lalanne, appendice, p. 389 : « Le

Mareschal de Biron ne vouloit pas que le mot de discipline sortist de la bouche
d'un capitaine : presque tous les Francois disoient que, sans tout ce manage, ils

syavoient bien se battre... »

6. J'insiste tout particulidrement sur ce mot « catholique » ; on croit trop sou-
vent que I'histoire des Frangais en Hollande n'est qu'une page de I'histoire des
protestanls qui s'y sont rdfugiis. Les soldats aussi dtaient souvent catholiques.
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Leckerbeetgen, lieutenant du gouverneur de la place, Grob-

bendonck, ayant disperse, sur la route de Diest, de jeunes maitres

appartenant a Breaute, celui-ci ecrivit a son propre lieutenant,

qui s'etait fait surprendre : « Je suis bien esbahy que vous,

avecq vingt maistres, vous estes laisse battre de quarante

coquins ». Offense dans sa vanite, Leckerbeetgen adresse aux

Fran^ais un cartel les provoquant a un combat singulier :

vingt maitres contre vingt « coquins ». Breaute releve le defi,

malgre I'interdiction de Maurice. La melee fut chaude, Au pre-

mier choc, Breaute abat Leckerbeetgen, tandis que, parmi les

notres, Plisson et Beau Hubert restent sur le carreau. Mais

Breaute, au lieu de rallier les siens se laisse entrainer par sa

fougue dans les rangs ennemis ou, successivement, il a deux che-

vaux tues sous lui. Cajou, Moriau, Le Coin, tombent encore

;

la Tarte, la Pierre et du Lyon, malgre son nom, s'enfuient hon-

teusement. Breaute, reste presque seul, desargonne et combattant

a pied, finit par se rendre avec son neveu du Tibau et les cava-

liers La Rose, du Noyer et Bremont, moyennant promesse d' avoir

la vie sauve.

Le gouverneur de Bois-le-Duc, Grobbendonck, en depit de

cette promesse, et furieux de la mort de son lieutenant, les

fit tons massacrer, en commengant par leur chef ^. L'assas-

sinat de Breaute excita en France une telle colere que

son neveu, Hocquincourt, passa la mer expres pour venir pro-

voquer Grobbendonck et bien d'autres gentilshommes, disait-il,

etaient prets a en faire autant. Le vieux pere, en vrai Don
Diegue d'avant Corneille, mande a Maurice qu'il a rappele lui-

meme d' Italic son autre fils pour venger I'injure faite a son

sang et que, si celui-ci ne le faisait pas, il le renierait ^.

Grobbendonck se deroba, disant qu'il ne pouvait, en sa

qualite de gouverneur, se laisser impliquer dans des querelles

personnelles sans solliciter I'autorisation de I'Archiduc. Hocquin-

court partit sans attendre la reponse. Albert interdit le duel et

selon le temoignage de Duyck et celui de Chr. Honours {Le memorable siige d'Ostende,

Bruxelles, 1628, pet. in-4'', p. 508) : « Ce qui... en avoit envoy6 maint contre sa
propre inclination et devoir de religion k I'HoUandois, qui en s^ait faire compte, et

estime ces soldatz ». Voir plus haut, ici raeme, p. 62.

On trouvera au Cabinet des Estampes d'Amsterdam un « Pourtraict du memo-
rable combat a cheval... entre le... Sieur de Breaute, gentilhomme normand, etc. »

(Catal. F. MuUer, n" 1122 a., Seb. Vrancx invenit, C. J. Vischer excudebat).
1, Duyck, II, p. 539.

2. « Een exempel van hete vader », exemple d'un pere bouillant, ajoute Duyck
(III, p. 540), avec eflarement.
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le Flamand ne put que faire part de cette decision k Mon-
gommery, venu a son tour pour venger Breaut6 *.

H61as 1 ce n'etait pas toujours contre les ennemis que se

deployait cette « furia francese ». vSous Tinfluence de la boisson,

ou I'excitation du jeu, elle s'attaquait parfois aux amis.

C'est ainsi que, le 12 avril 1600, s'emut grande noise entre

Fran(;ais et Prisons, a cause de deux d'entre eux qui s'^taient

disputes aux cartes et pour lesquels leurs camarades avaient

pris parti. On degaina, on s'attaqua a coups de batons et de

pierres. II fallut que les capitaines fran^ais Cormieres et Brusse

se jetassent entre eux, non sans se faire blesser assez cruelle-

ment dans la melee, ou perit, d'ailleurs, un page du roi, nomme
Rerac ^.

En 1603, le 5 aoilt, a Geertruidenberg, ce fut avec les Anglais

qu'ils se prirent de querelle et c'est la que fut blesse a mort le

malheureux Bethune en se precipitant inconsiderement parmi
les Anglais pour tenter de les contenir ^.

Bretteurs, joueurs, debauches, heroiques, tels ils sont tons,

ces soldats de fortune, ou peu s'en faut. « La blessure de M. de

Breaute ne sera rien, ecrit notre ambassadeur a La Haye,
Buzenval, a M. de Villeroy, le 20 juillet 1599 ; je crois que sa

bourse luy fait plus de mal que sa playe ; mais 11 faudroit de

bien expers medecins pour retenir le flux d'icelle, principalement

quand il est echaulTe au jeu, ou 11 debauche tout ce qu'il ren-

contre. Je I'ay fait assister de ce que j'ay pu en I'^tat auquel je

suis *. ))

Debauche s'entend 1^ du jeu, mais il s'applique non moins
aux femmes. Ah ! que de cotillons trousses et d'amours eternelles

jurees. Cela commence par un temoignage d'admiration, une
protestation de fid^lite, une alTirmation de patience, pour finir

par une invitation a « I'amoureuse volupte », que prot^gera la

s6curite du myst^re et de la nuit :

Belle, si pour tirer les dames
Au reciproque de nos flames,

Ce n'est rien de la loyaut6

1. Duyck, II, p. 560.

2. Duyck, II, .p. 565. Je me demande si ce n'est pas une mauvaise lecture de
Mulder, pour CIdrac.

3. Van Meteren, fol. 533 v».

4. Lelires et n^gociations de Paul Choarl, seigneur de Buzenval et de Francois
d' Aerssen..., public par G. G. Vreede. Leyde, Luchtmans, 1846, 1 vol. in-S", p 236
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Sans les hame^ons d'61oquence,

Que n'ay-je autant de bien-disance

Comme vous avez de beaute 1

Ou si vostre ame plus subtile,

Jugeant la paroUe inutile,

Veut voir un amour arreste,

Fidele en sa perseverance,

Que n'ay-je autant de recompense
Comme j'ay de fidelite !

Ou si vostre ceil inexorable

Se plaist a voir le miserable

Eternellement tourmente.

Pour vous complaire en ma souffrance,
• Que n'ay-je autant de patience

Que vous avez de cruaute !

Ou si la rumeur du vulgaire

Vous retient de me satisfaire

En I'amoureuse volupte,

Pour trahir toute medisance,

Ah ! que n'ay-je autant de licence

Comme vous d'opportunite ^1

N'oublions pas qu'en 1608, date de publication de ces vers,

regne encore le roi Henri, et que nous sommes plus pres des

Dames Gallantes que de la Guirlande de Julie. L'amour meme,

exprime dans ces poemes passionnes, n'est souvent qu'une feinte

et I'auteur ne s'en cache point :

J'escri...

Aux dames pour 1'amour ou pour la feinte au moins ^.

Mais I'esquisse de cette ame des debuts du xvii^ siecle serait

bien noire, si Ton n'y voyait que brutalite et galanterie.

Une sincere piete, une reelle ferveur protestante anime

encore ces capitaines, fils des heros des guerres de religion et

dont le sang ne fait qu'un tour au seul nom de la Saint-Barthe-

lemy. La paix avec I'Espagne, son tyran, son inquisition sombre

est faite depuis 1598, mais pour euxla guerre dure encore et par la

plume et par I'epee. Et quel plus beau terrain pour exercer I'une

1. Public par M. Allcm, Anlholoqie'poelique frangaise (xvii^ s.), t. I, p. 161 et
collationne par mot sur I'^dition princeps, p. 17.

2. Haraszti, p. 14.



Planchc XII.

irKktir^r. m^Mur 1 unjiHf <)d^.fc mtpt,meH,

5^ /^,

'J^onhrrjM'

Fin de la dkdicace signee par Daniel d'Ancheres,

ANAUUAMME DE JeAN DE SCUELA.NDRE.

{British Museum, Diparlemenl dcs Manuscrils, Ms. 10 E XXXIIl).
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et I'autre que chez ces gens « k qui le desespoir avoit donne des

armes, unis par les interestz, reliez par la religion..., d'agneaux

devenus lions, de marchans, capitaines » (d'Aubigne) ^

Au prince de Galles, le futur Charles I^f, Schelandre lance cet

appel de croisade :

Sur tout, que vous jettant aux terres infldMes,

Releviez I'Evangile en son premier honneur,

Marquant la croix de sang sur le dos des rebelles,

Qui auront refuse de la porter au coeur *.

Ailleurs il dira :

J'escri pour le devoir k la Majesty Sainte '.

On ne s'etonnera done pas de retrouver les chefs de Schelandre,

Gaspard II de Chastillon, de Courtomer, et d'autres encore, a

I'assemblee de Saumur, en mai 1611 sous la presidence du vene-

rable gouverneur du Plessis-Mornay *.

Rehgion, guerre et poesie, sont les trois fees qui se sont

penchees sur le berceau de Schelandre et lui ont octroye leurs

dons : la foi, la bravoure, le talent. Guerre et poesie surtout

restent, pour lui, intimement, etroitement, indissolublement

liees. « II aimait, ecrit son ami CoUetet, les choses males et vigou-

reuses » ^.

Non seulement il a mis en rimes ses campagnes, comme nous

I'avons montre, mais les images empruntees a la vie militaire sc

dressent naturellement sous sa plume. « Ce ne sont icy que trois

avant-coureurs equippez a la legere », dira-t-il en parlant des

Trois premiers des sept tableaux de Penitence tires de la Saincte

Escripture (1609) ^ faisant allusion sans doute a ces « sauteurs »,

« aventuriers » ou voltigeurs, si redoutes des Espagnols.

1. Appendice aux M^moires, dd. Lalannc, p. 390-1. C'est k la p. 387 que se trouve
r^pigraphc mise en t(}tc du present chapitre et qui se rapporte aux guerres des
Pays-Bas.

2. Haraszti, p. 9. Collationn^ sur I'exemplaire du British Museum des Funesles
Amours de Belcar et Mellane, fol. a VI r". Texte identique, dans la version de ses

stances, profond^ment remani^e cependant, que Jean de Schelandre a donn^e en 1611,
en tfite de sa Stuartide (p. 12-13), cxemplaire unique du British Museum (1073 e 25).

3. Haraszti, p. 14, et le Sonnet « A Dieu », p. 8, des Tableaux de Penitence (1609).
Schelandre en voulait beaucoup k ses amis et k Colletet lui-meme d'avoir aidd
k la conversion de sa femme qui, selon le biographe, lit abjuration publique entre
les mains du P. Athanase.

4. Cf. Mimoires de Philippe de Mornay, t. Ill, Amsterdam, Elzevier, 1652,

p. 302 s.

5. Haraszti, p. xix et Asselineau, Notice sur Schelandre, 2« dd., p. 6.

6. Haraszti, p. xii. Je les ai lus dans I'exemplaire unique du British Museum
(c. 44, c. 12), dont le litre est calligraphic (PI. XIV). La mmiature qui figure dans
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La meme annee, il tracera dans Le Modelle de la Stuartide,

que j'ai trouve parmi les manuscrits du British Museum, un
pittoresque portrait des « soldats de fortune » :

^

Viennent apres six soldats de fortune,

J'appelle ainsi ceux qui, de la commune,
Levant la teste en hazardeux desseins

Pour pervenir ;
qui, produits par essains.

Sans pere ou mere, au dezert d'indigence,

(Fort peu civile et peu fidele engeance),

Courent apres la fortune et souvent

S'y rendent gros, mais les bulles de vent

Ne durent moins que de ceste gent rogue

Dure le gain, la memoire et la vogue

lis sont de par le monde envoyes,

Prodiguement aux guerres employes

Et, la plus part, lardes de coups d'ep6es,

Embalafres, bras ou jambes coupp6es
;

,

Mais des plus sains et des plus resolus

Elle en mit douze, entre un millier esleus :

L'Orme, des Champs, la Planche, du Noyer,

Le Jonc, du Lac, le Sable, du Vivier,

La Fleur, du Pre, des Jardins, la Verdure,

Sont touts leurs noms, leur surnom : I'Avanture !

La piece, qui est en quelque sorte son « Art Poetique », son

acte de foi litteraire, sa declaration de guerre a Malherbe,

en 1628, a la veille de la publication posthume de ses

oeuvres et du triomphe des regies, finit par une comparaison

empruntee aux armes :
^

J'aime du Bartas et Ronsard ;

Toute censure m'est suspecte,

Quelque raison que Ton m'objecte,

De celui qui fait bande a part ^.

le coin, k droite, est a remarquer : c'est un heaume, k visiere baiss^e et gorgerin,

reposant sur un livre, excellent symbole de la double profession que I'auteur fait,^

des armes et des lettres-

1. British Museum, Royal Ms. 16 E XXXIII, fol. 28 v<> (Cf. pll. XI k XIII). Le
texte reproduit ici est celui de la Stuartide; Paris, 1611 (exemplaire k Londres, au
British Museum, p. 86-87). Le ms. ne pr^sente qu'une variante sans int^rSt : « leur

devise Avanture » pour : « leur surnom, I'Avanture » ; la correction de i'imprim^ est

bonne. II y a un l.a. Fleur qui obtient une permission, Res. Raad van Staate,

22 juillet 1609, p. 84.

2. Haag, La France Protestante, l^e 6d., t. IX, article Thin ; rapprochez le sonnet
aux poetes de ce temps, publi6 dans Ancien Thedire frangais, t. VIII, p. 225.

3. « De » signifie : « au sujet de, sur ».
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140 LE II. LIVREDE
Si Ion ny ioint \n externefecourSy

lo'fJlrnctet Tel qH\n rejus * quil eut danspeu de tours

Dont le dejpitfermt commedeplanche

-^ Pour le porter oh tamhition panche.

^ q\ Ce fut alors cju\n enrage regret

N{ ^ \ j4 fon Pylade il defcouure enfecret:

^ ^ yi Coufin^dit-ilypilier de la Couronne,

^rs ^ Le plus Vaillant que ce fiecle nous donne,

^ r? i,\0 de mon cccur la meilleure moitie,

^^ ^ {Maiflre ahfolu de ma forte amines

as I cherBanchon^ n importe plus en rien

D'eflre co'tiards ou d'eflre gens dehien

DesquVn ingrat on a receu pourmaifire.

Qui ne fgait pas les merites cognoifire I

Ha ^ quil e^ dur de nauoirqu'Vn mejj/ris

Pour des hienfaifls d'ineflimahle prix !

Si nous vfions <iu lieu da motdenoflre

De tien de mien ,Jt tu ejlops Vn autre

j4 cjui mon faifl nimportafi pointfifort

Quduoir touts deux eJj'ou:^e mefmefort ;

St tu nauo'is rendu tant de feruicesy

En Vain dome les ennemtSyles ViceSy

Et les mutiriS en deuoir retenus

Tamfouhs touuert quefouhslecloslantts.

Pace i^o de La Sluarlide, d'apkks l'exemplaire lnique au British Museum.
AVEC UNE ADDITION, PROBABLEME^T AUTOGRAPIIE, DE JeAN DE ScHELANDRE.
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C'est fort bien d'enrithir son art,

Pourvu que trop on ne I'affecte ;

Mais d'en dresser nouvelle secte,

Notre si^cle est venu trop tard.

O censeur des mots et des rimes,

Souvent vos ponces et vos limes

Otent le beau pour le joli 1

En soldat j'en parle et j'en use :

Le bon ressort, non le poll

Fait le bon rouet d'arquebuse ^

Enfin, dans cette meme Tyr e/ Sidon, refaite, en 1628, en deux

journees, c'est tout un tableau de la vie des soudrilles fran^ais

que trace La Ruine, soldat de Sidon, au debut de Facte V de la

Premiere journee ^
:

Enfln, je suis honteux de mon piteux estat :

C'est un meschant mestier d'estre pauvre soldat.

Le service est pour nous ; Messieurs les capitaines

En ont la recompense au despens de nos peines,

Et, pour paroistre en mine, ils nous rendent tous gueux,

Combien qu'aux bons efTets nous paroissions plus qu'eux.

S'ils tombent quand et nous en disette importune,

Ou si d'une desroute ils craignent I'infortune,

Ces pennaches flottans, ces veaux d'or, ces mignons.

Pour estre plus au seiir nous nomment compagnons.

Vous croiriez, k leur dire, et mesme des plus chiches,

Qu!au sortir du combat ils nous feront tous riches
;

Qu'en pferes des soldats, partageans le butin,

Nos piques nous seront des aulnes h satin.

Mais, si tost qu'ils ont veu I'occasion pass6e.

La lib^ralitd leur sort de la pens6e.

Si nous sommes vainqueurs, I'honneur en est k tous
;

Mais le fruit du travail n'en revient point h nous :

Le gain remonte aux chefs, la risque estant fmie.

Qui, sur nostre pillage, usans de tyrannie.

La poule, sans crier, des bons hostes plumans,

Ne nous laissent jouyr que des quatre elemens.

Si nous sommes battus, chaqu'un lesche sa playe

Et tel doit au barbier deux fois plus que sa paye

1. L'arqucbuse ix rouet n'est pas encore connuc dc de Gheyn, dont le Maniement
d'armes est de 1607 (6d. hollandaise). Sur ce mecanisme, voir W. Boeheim, Hand-
buch der Waffenkunde, Leipzig, E. A. Seemann, 1890, in-S", t. VII, p. 477, et Aug.
Demmin, Guide des Amateurs d'armes. Paris, Renouard, 1869, 1 vol. fai-8".

2. Ancien TMdlre frangais, t. VIII, pp. 100 et 101.
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Qui, le soir de sa monstre, a peine aura de quoy
Nourrir en sa personne un serviteur du roy.

Jamais nostre bon temps n'arrive qu'en cachettes,

Car nostre bien public sont des coups de fourchettes ;

De fatigues sans fin nous portons le fardeau,

A peine ayans le saoul de mauvais pain et d'eau.

Cependant ces Messieurs veulent que, pour leur plaire,

Nous ayons I'oeil gaillard, I'armure toujours claire,

Desrouillans nostre fer et dehors et dedans,

Cependant que le jeusne enrouille tout nos dents.

II est vrai que souvent nous faisons la desbauche

D'un demy-tour a droitte, un demy-tour a gauche,.

Dan^ant par entre-las des bransles differents,

Pour serrer et doubler nos flies et nos rangs
;

Si bien qu'a regarder nos jambes sans nos trongnes,

Un passant nous prendroit pour un balet d'yvrongnes.

Aussi sommes-nous saouls jusqu'a nous en fascher,

J'entends saouls de marcher, affamez de mascher :

Car, quant a I'appetit, rarement il nous quitte,

Estant d'autant plus grand que la solde est petite.

Enfin, lorsqu'un de nous en sa poste est campe,

S'il dort, c'est d'estre las, non d'avoir trop souppe...

A n'en pas douter, tout, dans cette tirade, est chose vue ou

entendue : or, Jean de Schelandre, vingt-cinq ans apres la prise

de Grave, nous apparait, une fois de plus, poete realiste, et il ne

faut pas oublier que 1' amour de la verite est un des traits domi-

nants du classicisme, que, par la, ce « romantique » annonce

malgre lui.

Le couplet debute par un requisitoire contre la rapacite des

chefs et I'ambassadeur hollandais a Paris, Francois d'Aerssen,

n'est pas moins dur pour eux, dans sa lettre a 1' « Avocat » de

Hollande, Oldenbarneveldt : « La venahte est toute introduicte

en noz regimens frangois, les charges sont a I'encan. Serocques

a eu deux milles pistolets pour sa compagnie. Roques met sa

lieutenance-colonelle et compaignie a dix mil escus ^. »

Fondes ou non fondes, c'est le propre du soldat frangais

d'adresser des reproches a ses chefs, mais, sonne I'heure du danger,

il leur fait un rempart de son corps. C'est ce qu'expriment bien

les sonnets si peu connus de Jean de Schelandre intitules :

1. Cit6 dans Hel Staatsche Leger, t. Ill, p. 37. Sur I'absenteisme des chefs, voir
ibid., p. 49.
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Le Soldat Mal-Content, car ce n'est pas seulement a 1'Amour
qu'il peiise quand il 6crit :

^

Mon petit colonnel, je veux mourir pour toy,

J'espancheray mon sang pour gage de ma foy.

et ailleurs :

Je suis vostre soldat et vous mon capitaine,

J'ay choisi vostre enseigne entre les bataillons.

Si Ton en rapproche les strophes emues, consacrees par Sche-

landre a ses chefs tombes a ses cotes au siege de Grave, il acquiert

une plus grande valeur d'humanite et nous nous sentons rap-

proches de celui qui n'etait guere tout a I'heure qu'un inconuu

et presque un etranger.

Aussi trouvera-t-on moins inutile qu'on ait song6 k s'enquerir

de sa vie, a preciser les dates de son sejour en Hollande entre

1599 et 1610, a le suivre dans son aventureuse carriere mili-

taire, comme dans ses debuts litteraires, qui en portent le si

fidele reflet : telle cette Ode pindarique... sur la Prise de Grave

en 1602, dont I'exactitude est si parfaite qu'elle rivalise avec

celle du chroniqueur officiel Antoine Duyck.

Autour de Schelandre, en Flandre, en Brabant et en Gueldre,

nous avons vu evoluer, puis tomber successivement ses chefs,

Henri de Chastillon, a Ostende, en 1601, Leonidas de Bethune,

k Geertruidenberg, en 1603, Dommarville, ^ Mulheim, en 1605,

Du Puy, du Hamelet, Montmartin, La Gravelle, tues a Grave

en 1602, jeunes et vaillants soldats qui, comme Schelandre,

avaient repondu a I'appel de Maurice, pour defendre contre la

tyrannic espagnole, la « Liberte Belgique ».

Beau sang fran^ais, verse sur la terre etrangere ! N'en fallait-il

pas chercher ici la trace, puisque, des sillons qu'il arrose, leve

toujours quelque moisson, dont s'enrichit I'humanite ?

1. p. 18 des « Sonnets d'amour et autres meslanges po^tiques » 6 la suite de la
Tyr el Sidon dc 1608.
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LIVRE II

PROFESSEURS ET ETUDIANTS FR.INQAIS
A L'UMVERSITE DE LEYDE (1575 a i648)

A PROPOS DE BALZAC ET DE THfiOPHILE

(i6i5)

¥
« Ce petit coin du monde qui commence

k dominer I'Oc^an. » (Scaliger).
« Ce peuple ne sera plus ou sera toujours

libre. » (Guez de Balzac).
i La douceur de la liberte y est si

grande qu'en nul. » (Lettre de Buzenval
k SCALIQER.)





INTRODUCTION

Dans VAlbum Sludiosorum de I'Universile de Leyde S gros-

registre sur lequel les « Recteurs magnifiques » ont, depuis

plusieurs siecles, inscrit, lors dc la prestation de serment, les

noms des etudiants immatricules, on lit, a la date du 8 mai 1615,

deux mentions dont void la copie litterale ^ (cf. pi. XXVIII) :

vui^ Johannes-Ludouicus Balsatius, Zanctonensis, studiosus Juris-

prudentiae. Annorum XX, bij Lowys de Moije.

Theophilus Viarius, Vasco, studiosus Medicinae. Annor. XXV, bij

d' selve, vicinum R. V. Dni. Joh. Polyandri.

»

11 y a longtemps que sous cet habillage latin, M. Eugene Ritter ^

a reconnu deux des plus fameux ecrivains de la premiere moitie

du xviie siecle, le charmant lyrique Theophile et cet elo-

quent Guez de Balzac, que M. Gustave Lanson a justement

appele un des principaux ouvriers du classicisme.

Pourquoi Balzac et Theophile se sont-ils rendus a Leyde ?

Qui a pu leur en donner I'idee ? Quel profit ont-ils pu tirer de

leur voyage ou de leur sejour aux Pays-Bas? Quelles en ont ete

les consequences pour le reste de leur carri^re litteraire ? Pour
repondre au moins a la premiere de ces questions, il faudra faire

une esquisse de I'histoire de I'Universite de Leyde, en insistant

sur la part qu'a prise la science frangaise a ses origines et a

son d6veloppement.

1. Publld par M. du Rieu, sous le litre suivant • Album Sludiosorum Academiae
Luqduno-Balavie (1575-1875), acceduiit noinina Curatorum et Professorum per
eadem secula. La Haye, NijhofT, 1875, 1 vol. in-4<».

2. C'est la premiere fois qu'elles sont reproduces au coinplet et avec exactitude,
d'aprds le manuscrit original.

3. Jialzac el Theophile. Revue d'Uislnire lilh'raire de la France, 9* ann^c, 1902^
pp. 131 et 132.
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LA FONDATION DE L UNIVERSITE DE LEYDE

C'6tait en 1574, au plus fort des guerres des Pays-Bas en revoke

contre la tyrannic de Philippe II i. Naarden, aux portes d'Ams-
terdam, avait ete pille et brule (l^r decembre 1572), Haarlem,

apres six mois de resistance, s'etait rendu aux Espagnols (12 juil-

lel 1573), qui avaient pass6 la garnison au fil de I'ep^e. Le due

d'Albe, le due de sang, ayant ete force de lever le siege d'Alk-

maar (8 octobre), se rabat sur Leyde, qu'il assiege le 30

;

mais il n'est deja plus gouverneur des malheureuses terres qu'il

a opprimees ou reduites. II quitte, le 18 decembre, les Pays-Bas,

oil Don Louis de Requesens continuera, avec non moins de fer-

mete mais plus d'habilete, son entreprise. La petite place resiste

heroiquement sous les Bronckhorst, les van der Does, les van
der Werff2.

Pour se sauver, les Hollandais usent du moyen qui, dans This-

toire, leur reussit tant de fois contre I'envahisseur : ils rompent
les digues. Les eaux ne montent que lentement, lorsque, tout

k coup, survient la haute maree de T^quinoxe de septembre

et la flotte de Boisot parait devant Leyde. Dans la nuit du

2 au 3 octobre 1574, I'ennemi se retire, il etait temps : la ville

6tait a bout de forces. L'impression de ce succes des Gueux
fut immense. Pour la perpetuer, Guillaume d'Orange offrit,

dit-on, a la ville heroique, en recompense de sa pi^te et de sa

resistance, une exemption d'imp6ts ou la fondation d'une

Universite ^ EUe choisit I'Universite ou « Academic », qui fut

1. Cf. E. La\isse et A. Rambaud, Histoire g^n&ale. (Paris, Colin), t. V, chap. IV,
par le regretti profosseur de rUniversit^ de.Gand, Paul Frid6ricq.

2. Cf. Blok, Geschiedenis van hel Nederlandsche Volk, t. II, 2« id., p. 99.
3. Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, p. 1(»2, et Geschiedenis eener

Hollandsche Siad, t. Ill : Bene Hnllandsche Stad onder de liepubliek. La Haye,
M. Nijhoff, 1916, un vol. in-S", pp. 63-4. II n'y est pas question de ce choix.
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installee le 8 fevrier 1575 ^ et c'est encore a cette date-la que,

chaque annee, avec la fidelite due a un si glorieux souvenir, elle

celebre son « dies natalis ».

Reflechissons un instant sur ce choix. Entre un bien materiel

et un bien spirituel, une « Vroedschap » ou municipalite hollan-

daise, choisit le bien spirituel. Immortelle legon, donnee au monde
par un peuple de marchands, qu'on n'a pas entierement penetre

et compris, quand on le croit uniquement preoccupe de la pour-

suite d'un gain et du developpement de son commerce 2. H
salt ce que la science apporte de lustre a la cite et que

I'eclat dont le savoir brille, plus durable que celui de I'or, perce

seul les brumes de I'avenir.

Sans doute un van der Does, mieux connu sous son nom latin

de Douza, sans doute un Jan van Hout-, ou encore un Bronck-

horst, vont ainsi fixer le choix de leurs concitoyens, parce qu'ils

sont des humanistes et que I'esprit d'Erasme de Rotterdam

habite encore en eux. Sans doute, a leurs heures perdues, ils

font des vers latins, qui valent ceux de leur compatriote Jean

Second ou de I'Ecossais Buchanan et ils lisent les odes de Ron-

sard, mais la foi de Calvin les anime, la foi de Calvin, non pas

celle de Luther, c'est-a-dire une pensee frangaise, quand meme
elle a passe par Geneve, et non pas une pensee germanique.

Difference capitale, qui donne a la civilisation hollandaise son

individualite propre : la Hollande est une nation germanique

a foite culture fiangaise. Puisque le Calvinisme a penetre dans les

Pays-Bas du Sud par la voie de Valenciennes, de Tournai, pour

arriver en Zelande et en Hollande, via Gand et Anvers, et qu'il

a ete I'ame de la revolution du xvi^ siecle et de la lutte pour

I'independance, il n'est pas etonnant que Guillaume d'Orange

lui assure une large place a I'Universite de Leyde. Le premier

professeur qu'il designera sera le Parisien Louis Cappel, le

second sera le Rouennais Guillaume Feugueray.
C'est a Louis Cappel, Sieur de Monjaubert ou Mongombert,

que revient I'honneur d'inaugurer solennellement la nouvelle

1. Cf. Paul Fr^dericq, loco citato, p. 193.
2. II n'y a pas trace du choix laisse h la ville dans les archives de I'Universite de

Leyde, publiees par M. Molhuysen, sous le titre de « Bronnen tot de Geschiedenis der

Leidsche Universiteit » (Rijks Geschiedkundige Publicatien), t. I, 1574 au 7 fevrier

1610; La Haye, M. NijhofT, 1913, 1 vol. in-4o ; t. II, 8 fevrier 1610-7 fdvrier 1647;
La Haye, M. NijhbfF, 1916, un vol. in-4o ; t. Ill, 8 fevrier 1647-18 fevrier 1682, La
Haye, M. Nijhoff, 1918, un-vol. in-40. Ces volumes seront cit^s d^sormais * Bronnen
Leidsche Universiteit ». Toutefois M. Paul Fredericq accepte la tradition.
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institution en pronon(;ant une harangue, que Meursius a publiee

en tete de son Athenae Batauae. ^

Bien que propos6 comme professeur de theologie par Guil-

laume, peut-^tre k I'instigation de son chapelain fran^ais

LoYSELEUR DE ViLLiERs, dcs Ic 26 avrfl 1575, le 22 aoiit, il n'a

encore re^u pour tout salaire, depuis quatre mois qu'ii est la,

que 50 florins de frais de voyage et de sejour. II est toujours

present a Leyde, le 22 juin 1575, puisqu'il signale a I'attention

de Guillaume une belle « librairie » monastique, a Middelbourg,

et une autre a Veere en Zelande, que Ton pourrait faire trans-

porter pour servir de bibliotheque universitaire *.

A partir de cette date, on perd sa trace dans les archives: c'est

qu'il a rejoint en Flandre I'armee de I'Electeur palatin Jean

Casimir, en qualite d'aumonier ^

Si nous n'avons pas le droit d'oublier que ce fut un Fran^ais

qui ouvrit les cours de I'Universite de Leyde, nous n'avons pas

le droit d'ignorer non plus que I'autre professeur de theologie, etil

n'y en avait que deux, etait un Fran^ais aussi, Feugueraeus

ou Feugueray, ct que c'est a lui que revient I'honneur d'avoir

con^u et formule le premier programme de cette Universite.

Ce Guillaume Feugueray, seigneur de La Haye, appartenait

a la noblesse normande et etait ne a Rouen. II mourut a un age

tres avance, vers 1613* Sa vie est peu connue, mais elle merite-

rait de I'etre davantage. Pasteur, il s'etait fait un nom par ses

preches dans diverses villes de Normandie et par les conferences

de controverses qu'il avait tenues, le 23 j uillet 1 565, avec Le Hongre,

docteur de I'Universite de Paris. A la Saint-Barthelemy, etant

ministre a Longueville, il s'etait sauve en Angleterre et c'est de

la qu'il fut appele en Hollande.

Nous avons conserve les pieces se rapportant a cette « voca-

tion », dans les archives du « Senat », nomqueporteaujourd'hui

1 Joannis Meursi, Athenae Batauae... libri duo ; l.eyde, 1625, p«:t{t in-4o.

2. Bronnen Leidsche Uniuersileil, t. I, p. 2 et p. 4 ; ct. aussi p. 43*.
3. Il itait n6 k Paris, Ic 15 Janvier 1534, ct s'<5tait r^fugi^ en Angleterre ; cf. Haag,

La France Prnleslante, 2" id., t. Ill, art. Cappel. Son testament a ^t^ public :

Testament de Louis Cappel, s. I. n. d., ni litre, Bibliotheque Nationale, F 4649 (11).
II est dati de Sedan, 30 juillet 1585; en voici un extrait (p. 5) : « Cinquante ans passez
en ceste ville avec peu d'incommodit^ ny maladic, vingt ans tantost en manage et
vingt-deux ans au sacri ministdre... ». (P. 11) : « Je laisse a inon fils aisn^ Lois, en
consideration de ses estudes, ou il est desjii aucunement advanc^, ma bibliotecque,
k syavoir tous mcs livres et papiers. Je donne k ma fille aisnee, Marie, etc. A Mag-
delaine, ma seconde lille, etc. Je prie mes autres enfans n'eslre marris de ce petit
advantage faict k ces trois cy, les plus grands. Je donne k Monsieur uu TiUoy, mon
frcre, etc. ; k mon neveu Jacques, son Ills etc. ; k mon irdre du Luat, etc.

4. Cf. Haag, La France Prolestante, 2« id., I. VI, col. 520 s.

10
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encore, la-bas, I'assemblee des professeurs, et dans les archives

des « Curateurs » ou administrateurs de I'Universite de Leyde.

Ces archives font en ce moment I'objet d'une publication magis-

tral du D^ P. C. Molhuysen, bibUothecaire du Palais de la Paix

a La Haye, et qui en est a son troisieme volume, paru en 1918.

Sans ces Bronnen tot de Geschiedenis der Leidsche Universiteit,

le present livre n'eut pu etre ecrit.

Dans la lettre du Prince Guillaume d'Orange aux Etats

(26 decembre 1574) proposant I'erection d'une Universite pour

les Etats du Nord ^, afm d'etre particulierement agreable a

Dieu et de repandre grandement la gloire de son nom, empecher

que I'ennemi ne puisse eriger a nouveau sa tyrannic ou opprimer

par la force ou par la ruse la religion et la liberte de ces contrees,

11 n^st pas encore question de Leyde, mais simplement d'un

boulevard et protection pour tout le pays, d'un lien infrangible

de leur unite.

L'exemple que cite, quelques jours plus tard, la ((Resolution

de Hollande », du 2 Janvier 1575, est celui de Cologne, Paris

et la Rochelle, et ce n'est que la qu'il est question de la pro-

position de Guillaume de choisir Leyde comme le lieu le plus

approprie a la nouvelle fondation.

C'est probablement Jacob Tayaert, I'emissaire du Prince et

son fonde de pouvoir pour cette question, qui aura fait, au nom de

ce dernier, cette designation, et celle-ci ne se sera produite qu'a-

pres des pourparlers avec lamunicipalite de la ville, laquelle a done

pu etre placee devant I'alternativedontonparlaittout al'heure.

Dans cette Resolution des Etats de Hollande ^ du 2 Janvier,

il est question d'un College des Trois Langues (Latin, Grec,

Hebreu), ou Ton sent le souvenir de Louvain, a qui il s'agissait

de faire piece, et du College de France, fonde par Frangois l^^.

Deux professeurs de theologie sont prevus, on enseignerait

aussi la philosophic et les mathematiques ; la medecine et le

droit viendraient plus tard.

Le 6 Janvier 1575, van der Does ou Douza, Coninck et Hooge-

veen sont designes comme Curateurs et le convent de Sainte-

Barbe, sur le Rapenburg, est indique comme local. On ne lit

pas sans surprise, a la meme date, une Licence de PhiUppe II

1. Bronnen Leidsche Universiteil, I, p. 2*. La pagination avec ast^risque sc rap-
porte aux pieces annexes, formant la seconde partie de chaque volume.

2. Ibid., t. I, p. 3*. On hesitait cntre Leyde et Middelbourg.
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pour rereclioii de cet 6tablissemenl d'enseignement superieur,

qui allait iaire une rude concurrence, a la I'ois a I'Universite

de Louvain et a celle de Douai et devenir la meiropole inlel-

lectuelle du proteslantisme dans les Pays-Bas du Nord, mais ce

n'est qu'en 1581, ne I'oublions pas, queladecheauce de Philippe II

fut proclamee.

Par sa lellre du 22 avril 1575, le Prince Guillaume prie

les Curateurs d'installer « Monsr. Feugeret », qu'il leur a

adresse en qualite de professeur de theologie S au traitement

annuel de 600 florins, et de lui assurer en outre un logement.

Le 4 juillet, Feugueraeus ou Feugueray presente son

programme d'etudes, qu'il avait con^u des le 8 fevrier ^ et dont

il devait etre fier, puisqu'en 1579, il le public dans ses Lugdu-
nensia Opuscula, au moment ou, disons-le en passant, Montaigne

ecrit son chapitre de V Institution des enfants ^

II est a peine necessaire de marquer que ce programme, comma
le discours inaugural de Louis Cappel, est en latin, langue unique

de I'enseignement universitaire d'alors, et qui est restee, aujour-

d'hui encore, aux Pays-Bas, celle des soutenances de theses de

lettres classiques, celle du programme officiel ou « Series Lec-

tionum », afiiche au debut de chaque annee scolaire « aux
valves » de 1' « Aula », dans les quatre Universites du Pays :

Leyde, Utrecht, Groningue et Amsterdam.
Nous ne serions pas a I'epoque de la Renaissance, si le docte

auteur n'invoquait les anciens, au debut de son programme,
mais il faut lui savoir gre d'avoir cite Platon, « ce fameux et

divin Platon, que Ciceron appelle le Dicu des philosophes »,

« divinus ille Plato, quem Tullius Philosophorum deum appellat»,

quoiqu'il se range aussitot apres sous la loi d'Aristote.

1. Bronnen Leidsche Universilcit, t. I, p. 18*. La lettre de Guillaume d'Orange
tuontre que Feugueray avail commence ses cours le 3 mars 1575 ; il est pricis^ que
son cntretien est k la charge de la ville.

2. Guiliel. Teugueraei Rothomagensis Lugdunensia Opuscula ad illustr. principem
Aransinum. In nova Academia Lugdunensi in Bata., apud Andraeam Schoutenum,
Anno 1579, 1 vol in-24 (Biblioth. Nat., D-' 7G94); en appendice : Schola Lugdunensis
ex optimis quibusque de re scholastica scriplis cl priestanliss. antiquie et nostrae artalis

scholarum exemplis cxpressa, Guilelini Feugueraei Th. pp. opera. A la derniere page,
on lit : « Iloruni autem studiorum, utranique praxin ex decreto illusmi principis
et consultissiniorum Ordinum Magistratu urbis Lugdunensis, una cum Dominis
prudentiss. Curatoribus Academiae, jubente, VI Idus Februarii superioris inchoatam
et provehendi tanti instituti gratia, aliquantisper intermissani, designati profes-
sores IV die Julii anno 1575, Deo favente repetent. »

3. Essais, I, 20 ; ed. Strowski, t. I, p. 187 et s. Cf. JLes sources el I'eoolulion des
Jissais de Montaigne (These de Lettres, Paris, 1908), par Pierre Villey, k la vaste
Erudition duquel le programme de Feugueray semble avoir ^chappe. Sur la date
de I'essai de Montaigne, voir Villey, t. I, p. 290.
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Feugueray prend I'enfant a partir de sept ans et Ton voit

comment I'enseignement superieur est etroitement lie a I'en-

seignement secondaire> qui y mene et qu'on commenQait par

creer pour preparer a I'autre et, en quelque sorte, le nourrir. II

ne faut done pas s'etonner de voir inscrits sur les registres uni-

versitaires des enfants de onze ou de quatorze ans, comme nous

I'avons dit au livre I.

Au « gymnase », I'enfant consacrera les trois premieres annees

a I'etude grammaticale du latin et du grec : « La premiere annee,

nous lui apprenons a decliner les noms et a conjuguer les verbes,

a ecrire et a parler, par des exemples et par Fusage, plus que par

les regies)). C'est deja la methode directe, comme la pratique, a

regard de son fils, le pere de Montaigne. Peu de syntaxe. Les

Bucoliques de Virgile, la Batrachomijomachie d'Homere, quelque

comedie de Terence, a cause de la familiarite de son langage ou

la prose facile (! ?) de quelques lettres de Ciceron, seront les

textes de cette premiere annee. S'etonnera-t-on encore du pro-

gramme de Gargantua ?

La seconde annee renforcera et completera chez I'enfant la

connaissance de la grammaire et de I'etymologie et le mettra en

contact avec les plus grandes oeuvres de Virgile, Ciceron, Homere

et Aristophane (sic). La troisieme annee est consacree a la

syntaxe.

Tel est le cycle de I'ecole triennale d'ou, vers I'age de dix ou

onze ans, les enfants vont a I'ecole publique de «rAcademic »,

« in publicam Academiae scholam )>, qui serait aujourd'hui le

lycee. La quatrieme annee qu'ils y entament les initie a la

rhetorique, le premier des arts majeurs.

C'est par la recitation et la diction qu'on arrive a comprendre

et ^ imiter les principaux poetes et orateurs de I'antiquite.

De science, dans tout cela, ni de la langue maternelle, ni des

langues etrangeres, il n'est pas question. L'enseignement est

purement verbal et exclusivement greco-latin. Tout au plus la

dialectique de la cinquieme annee developpera-t-elle le raison-

nement ! « Nous ne nous contentons pas des regies de la dialec-

tique scolastique. ))

Enfm, dans la sixieme annee de I'etude liberale ou des arts

liberaux, arrivent les mathematiques, « dignes de la connaissance

meme des rois )>. Malheureusement c'est encore dans Archytas

et Archimede qu'on les etudiera.
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Planche XV.

L'Eguse ues Beguines voilees

Qu'occuPA l'Universite de Leyde a sa fondation, de 1875 A l58l.

(Cesl la qu'enseignhr.ent Daiitau el Doneau).
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La Morale et la Physique occupent la septiemeanneeet, chaque

fois, un auteur, poete ou orateur, les illustrera. « Toutes les

G6orgiques de Virgile sont de la physique, Lucr^ce aussi est un

vrai physicien, les Questions de Sen^que sont de I'Histoire Natu-

relle et I'Qiuvre divine de Pline est toute une physique encore.

»

Celui qui aura accompli ce premier cycle est appele Doctor

arlium, Docteur es arts ; ce serait pour nous le bachelier.

Mais c'est la « description des facultes superieures », qui nous

interesse surtout. Le septennat suivant est ou theologique ou

juridique ou medical.

Le maitre d'Hebreu, autant que possible, se servira de cette

langue, le maitre de grec, du grec, dont il aura penetre les tr6s

dilTiciles secrets. Le Magister Artium exposera moins des sophismes

que le vrai contenu de I'Ancien et du Nouveau Testament, le

premier dans le texte hebreu, le second dans le texte grec. On les

eclaircira I'un et I'autre par des « declamations et des disputes ».

Apres les avoir longtemps pratiquees comme candidat, I'etudiant

est renvoye avec le titre de docteur en theologie.

Feugueray passe assez legerement sur les etudes de droit,

pour lesquelles cinq ans de cours, d'exercices oratoires, de dis-

cussions ou disputes lui paraissent sufTire. La medecine

I'interesse davantage \ aussi entre-t-il dans plus de details

;

non seulement il prevoit I'etude des corps animes, des vegetaux

et des metaux, mais la dissection, les dissolutions et les trans-

mutations. Hippocrate et Gallien seront les guides de I'etudiant

:

il les admire, les imite et re^oit les insignes avec le titre de

docteur, quand il a temoigne n'etre plus un danger pour les

malades et qu'il s'est montre un digne ministre de la nature pour

rappeler et conserver la sante.

Soulignons une phrase finale ou, sans doute, se retrouve le

Fran^ais faisant une place a sa langue, mais qui est, en meme
temps, un temoignage important de la diffusion de celle-ci aux
Pays-Bas : « Afin de ne negliger en rien les interets publics, pour

que Ton puisse etudier ici cette langue fran^aise dont I'usage

est si frequent dans tons nos Pays-Bas, aussi bien dans les

affaires politiques qu'ecclesiastiques, nous illustrons publique-

ment les regies de la langue fran^aise par les exemples et la

lecture expliquee du plus eloquent auteur de cette langue *.

»

1. Bronnen Leidsche UniversUeit, t. I, p. 42*.
2. Feugueraei... Opuscula ddji clt^, derni^re page : ne autem reipublica ulla in
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Get auteur n'est pas nomme, je gagerais que c'est Calvin, mais

ceci importe. peu. II faut souligner avant tout le fait que le

fran^ais fut enseigne a I'origine de la premiere et de la plus

illustre des Universites hollandaises, et que, dans le pays, aujour-

d'hui encore, notre langue est inscrite au programme des ecoles

primaires et est la seule dont se servent dans leurs cours les

professeurs de fran^ais des universites, meme lorsqu'ils sont de

nationalite hollandaise ^.

Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que le fran^ais n'apparait

pas comme une langue etrangere, mais comme un parler dont

I'usage est tres repandu aux Pays-Bas. Or il ne s'agit pas, remar-

quons le Men, des provinces wallonnes, dont la destinee se sepa-

rait de plus en plus de celle des provinces du Nord et qui allaient

bientot former I'Union d'Arras (6 Janvier 1579), contre laquelle

se dressera TUnion d'Utrecht (Hollande, Zelande, Utrecht,

Gueldre, Frise, Overyssel, Groningue, 23 Janvier 1579).

Mais les rapports avec la bourgeoisie flamande et les autorites

espagnoles, le contact des deputes des Etats Generaux entre eux,

faisaient du frangais une seconde langue officielle, meme en

Hollande et en Zelande. N'etait-ce pas celle que maniait le plus

facilement le prince Guillaume, n'etait-ce pas celle dans laquelle

son conseiller Marnix de Sainte-Aldegonde ecrivait ses chefs-

d'oeuvre et dans laquelle le jeune Constantin Huygens corres-

pondait avec ses parents, au debut du xvii^ siecle ^ ? Surtout,

le frangais etait I'organe de la puissante Eglise Wallonne des

Pays-Bas, creee par les refugies du Hainaut et de la Flandre,

lors du premier Refuge, et dont la constitution avait servi de

modele a celle de I'Eglise Reformee hollandaise. La confession de

foi de cette derniere est une adaptation de celle de Guy de

Bray, qui elle-meme s'inspire de celle de Theodore de Beze.

Si, en 1579, I'eglise de langue flamande invita I'Eglise Wallonne

a s'associer a elle, a abandonner ses propres Synodes, ses propres

re desimus ut Gallicae linguae (cujus hoc tempore, toto hoc Belgio, turn in Ecclesias-

ticis, turn in politicis frequens usus est) domi discendae potestas fiat, prsecepta
linguae Gallicae, exemplis et praelectione disertissimi in ea lingua auctoris, publice
illustramus » ; cf. la these de doctorat de I'Universit^ de Paris, presentee par M. K. J.

Riemens : Esquisse historique de I'enseignement du frangais en Hollande, du XVI^ au
XIX^ siecle, Leyde, A. W. Sijthoff, 1919, 1 vol. in-8°, pll., p. 58.

1. Comme par exemple M. Salverda de Grave, I'eminent professeur de 1' Univer-
sity de Groningue, qui a r^cemment repris la chaire de litterature frangaise que
j'ai occupde k I'Universit^ d'Amsterdam, d'octobre 1912 a octobre 1919.

2. De Briefwisseling van Constantijn Huygens, ed. par J. A.Worp, t. I, La Haye,
Nijhoff, 1911, un vol. in-4o, par ex., p. p. 10, 17, 18, 21, etc., p. 22 et passim ; on en
trouvera aussi de biUngues. Cf. egalement Riemens, op. cil.
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« Classes », en iin mot, son autonomie et si cellc-ci s*y refusa, ce

n'^tait pas par hostilite envers les Irenes llamands, bien loin dc

1^, mais pour garder la langue qui 6tait celle de ses premiers

fondateurs et de ses martyrs.

Cette organisation autonome et cette langue, rEglise Wal-
lonne, qui s'appellerait plus justement fran^aise, depuis qu'ello

a ete renforcee, apr^sla Revocation, par le second Refuge de 1685,

les a gardees jusqu'a nos jours et, dans chaque grande ville de

Hollande, chaque dimanche, sur les fideles descendants des

Huguenots de jadis; tombe, du haut de la chaire, une parole

purement et vraiment fran^aise, commentant celle du Christ.

Des le 8 fevrier 1576, Feugueray est recteur, en depit de I'ar-

ticle III du Reglement, qui exige la connaissance du hollandais.

Guillaume d'Orange lui est reconnaissant, peut-etre, d'avoir,

avec d'autres theologiens protestants, en juin 1575, declare

valable son union avec Charlotte de Bourbon, conclue

le 12, bien que la precedente epouse, Anne de Saxe, convaincue

d'adult^re, fut encore en vie. On possede 1' « Avis de M. Feu-

gheran louchant le mariage du Prince » et resumant les motifs

« qui semblent plus que suflisans pour satisfaire a ce que semble-

roit avoir defailly a la formalite dont il est question »
i.

Le sejour de Feugueray en Hollande ne fut pas de

longue duree. Au bout d'un an, a cause de I'irregularite des

payements, il songe a partir, sous pretexte que sa Communaute
de Rouen le reclame. Comme celle-ci redouble ses instances, les

Etats envoient un messager expres au Synode des Eglises de

France pour le prier de leur laisser Feugueray en attendant que
1*00 ait pour\Ti a son remplacement.

Guillaume demande aux Curateurs de tacher de conserver

ce theologien, qui a I'avantage de precher en fran^ais "^ a la

fois pour ceux qui ignorent le hollandais et pour ceux qui veulent

1, Voir la notice de M. le professeur Knappert dans le Nieuiv Nedertandsch

de calibration du mariage entre Mgr le Prince d'Orange et Mademoiselle de Bourbon,
flllede.Mgr. le due de Montpensier. Cette copie est dattVdu 12 juin 1575;clleprovient
des Mss. de I'Academie de Sedan et porte le numero 33G bis, pidce 183.

2, Cf. la lettre du prince Guillaume adress^e aux Curateurs, 9 mai 1579 (Bronnen
Leidsche Universileil, t. I, p. 65*). Parlant de I'ltalien Zanchius, qui pourrait
iventuellement succ6der ik Feugueray, il dit : « Wesende een Italiaen, egheen sermoen
en zal kunnen gedoen int Franchois, zoo wij verstaen, dat de voors. Fengheray
somwijlen doet, d'welck grootelyck dient den genen, die de spraeckc van den lande
nyet en verstaen ende andere willende leeren de voors. Franchoischc spraecke. »
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apprendre le frangais ; sa science, sa piete, sa fidelite, avaient

rendus de si grands services a la fondation, que son depart

risquerait de faire disparaitre I'institution a peine creee.

Mais Feugueray partit pour Rouen, apres avoir passe par

Anvers, d'ou il signe le 15 octobre 1579, la dedicace de ses

Opuscula, presentes au Prince d' Orange ^.

Celui qui, deux ans apres, allait prendre sa place, devait

etre un Frangais encore, Lambert Daneau, dont nous parlerons

plus loin.

II faudrait cependant se garder de voir dans I'Universite de

Lej^de une sorte d'institution fran^aise, mais, sur huit professeurs

dont les traitements sont etablis le 17 juillet 1575 ", il y a

neanmoins, pour cinq HoUandais, deux Frangais et un Westpha-

lien, Hermannus Reinekerus. Celui-ci, malheureusement, il fallut

le congedier par Resolution du l^r mars 1576, suspendue, puis

reprise, le 9 mai 1578, pour grossierete et ivrognerie. II avail,

sauf respect, montre son derriere a son hotesse, en pronongant

des mots malhonnetes ; il s'enivrait journellement avec de la

racaille, au point d'en vomir. Ainsi parle le vieux-hollandais qui

ne mache pas ses mots ^.

Le personnel enseignant du debut se renouvelle rapidement et

bientot y prendra place I'element beige, represente par des

hommes de valeur comme Drusius, ne a Audenarde, Yulcanius,

ne a Bruges, Bollius de Gaud et enfm, grand entre tons, Juste-

Lipse, nomme, le 5 avril 1578, professeur d'histoire et de

droit, au traitement de 500 florins, porte ensuite a 600, le

10 aout 1578 *.

Revenons a la chaire de theologie, a la vacance de laquelle

11 n'avait ete pourvu que provisoirement par la nomination du

HoUandais Crusius, de Delft ^.

1. Cf, Nieuiv Ned. Biogr. Woordenboek, t. Ill, col. 401. Le depart de Feugueray est

signal^ comme imminent, le 5 aoOt 1579 ; cf. Bronnen Leidsche Universiteit, t. I,

p. 76*. Sur la genealogie de la famille Feugueray, voir Haag, La France Protes-
iante, V« M., t. VIII, p. 468, art. Roissi, mais surtout le meme ouvrage, 2« M.,
t VI, col. 526 s.

2. Cf. Bronnen Leidsche Universiteit, t. I, p. 3.

3. La neuvieme question qui le concerne est celle-ci : « of hij hem jegens zijn waer-
dinne zeer schotTierlick ende als een fielt draecht en haer zijn achterste schande-
lick vertoont, daarbij vougende eenige zeer oneerlicke woorde » ; la troisieme :

« of hij hem dagelicks begeeft met schuytboeven ende zulc gespuys ende vole te
drincken ende ooc hem zelfs mette zelve zoo droncken ende vol had gezopen, dat
hy, met verlof gezeyt, most braecken ? », ainsi est formulae la plainte des Etats,
Bronnen, t. I, p. 4, n. 1. Voir aussi I. Douzae Poemata (1609), p. 79.

4. Bronnen Leidsche Universiteit, t. I, p. 5 et 6.

5. Ibid., t. I, p. 76*.





Planche XVI a.

L'UmvERsiTE DE Leyde depuis 1 58 1 (Cloitre des Dames Blanches)*

Planche XVI b

CTjC^ -^^T^ l/Iil 'JiAZdTOMIC Wtd

,

L'Amviiitiieatre d'anatomie frkquente par TiiEOPiiiLE ET Descartes

A l'Universite de Levde (Eglisc des Beguincs voilces).

(Gravures extraitcs de Meursius, Alhenae Batavae, iGaB).



Blanche XVIl a.

BIBLIOTHECA PUBLICA,
La RiBLIOTHfeQUE DE L'UMVERSITfi DE LeTDE, OU TRAVAILLAIT ScALIGER.

Planche XVII b.

Le JaKDIN DKS PlANTES DE L'UMVEHSITfi DE Le\DE DIUIGK PAR

DE l'Escllse d'Arras.

(D'apris Meursius, Alhenae Balavae, iGao).





CHAPITRE II

UN TH^OLOGiEN Du XVI® siftcLE : Lambert Daneau (1581-1582)

Lambert Daneau etait ne, vers 1530, a Beaugency-sur-Loire.

Son historien, M. de Felice \ le qualifie « un des theologiens

reformes les plus laborieux et les plus distingues du xvi^ siecle »,

et, ailleurs, «un de nos plus grands theologiens du xvi^ siecle...

il est des premiers du second rang », le premier rang etant celui

de Calvin et de de Beze. II fit ses etudes de droit, successivement

a Orleans, sous Anne du Bourg, dont le martyre devait, en 1559,

entrainer pour Daneau la conversion et bientot I'exil. C'est

dans cette ville qu'il connut le celebre ami de Montaigne, La
Boetie, qui lui adressa un distique latin ainsi con^u : « Lorsque

je nie que tu sois jeune, tu me contredis, Daneau ; mais tes

paroles serieuses trahissent un vieillard » ^. Le jeune vieillard

se rendit a Bourges, ou il regut le grade de docteur des mains

de Cujas. II s'y lia avec le professeur Hugues Doneau, que

nous retrouverons, aupr^s de lui, a Leyde.

Arrive a Geneve, le 24 avril 1560, il y passa un peu moins

d'un an, mais, influence par Calvin, il se decida a quitter le

droit pour la theologie. Nomme pasteur a Gien, oil il exerce

de 1560 a 1572, il est sept fois chasse, sept fois rappele, con-

damne, absous, toujours errant, jusqu'ace qu'il se fixe a Geneve

le 10 octobre 1572 ; il y devient pasteur et professeur de theolo-

gie, le 25 juillet 1574.

1. Dans son livre intitule Un TMologien du XVI* siicle : Lambert Daneau de
Beaugency-sur-Loire, pasteur et professeur de thiologie n530-1595>, Sa vie, ses
ouvrages, ses lettres inMites, par Paul de Felice, pasteur ; Paris, 1883, 384 pp., in-8".

Voir du mfinie, un article plus recent dans Haag, Aa France Pro/es/a/i/e, 2« ^d.,t. V,
col. 62-91, avec bibliographic. Cf. aussi W. N. Du Rieu, Lambert Daneau d Leader
Fondalion de la Communaut6 wallonne d Leyde, le 26 mars 1581, dans Bulletin de la

Commission de I'Histoire des Eglises wallonnes, \, 69-91, et Nieuw Nederlandsch
Biographisch Woordenboek, t. I, col. 685-8.

2. Bonnefon (Paul) Montaigne et ses amis, nouvelle Edition ; Paris, Colin, 1898^
in-18<>, p. 204.
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Des I'annee suivante, par une lettre a Bastingius ou Jerome

Basting, alors etudiant a Heidelberg, ou professait Doneau,

nous le voyons en relations avec les theologiens des Pays-Bas

meridionaux, refugies la, notamment Dathenus, et preoccupe

du Synode d'Embden et de la Confession de foi ^.

Quoi d'etonnant si, le depart de Feugueray decide, les Cura-

teurs de TUniversite de Leyde, a qui incombent les nominations,

offrent a Daneau la chaire de theologie devenue vacante. Celui-ci

repond, le 16 mai 1579, a leur emissaire Ratloo, avec cette humi-

lite orgueilleuse, qui caracterise les savants du xvi^ siecle dans

leur correspondance. Le vrai motif de son refus, il I'indique, mais

le maitre, de Beze, dans sa lettre du 29 mai 1579 au meme
Ratloo, le precise, en declarant que, a cause de son grand age

et de son etat de sante, il ne saurait se passer des services de

son collegue Daneau.

Quant a celui-ci, au fond, cette « vocation » le tente et ce n'est

pas uniquement par reconnaissance qu'il dedie, en 1580, a

rUniversite, son Livre des Sentences, ce qui lui vaut quatre

pieces d'or aux armes de la ville, decernees par les Curateurs,

le 27 octobre 1580 ^. Peu de temps apres, en effet, le I®'" decem-

bre, le college des Bourgmestres et Regents de la ville de Leyde

nomme L. Danaeus, Premier professeur de theologie, au traite-

ment de 800 florins, avec une indemnite de voyage de 400 florins,

lis ecrivent a Beze de vouloir bien faciliter son depart ^.

Le messager, charge d'apporter a Geneve les medailles,

lui remet en meme temps la lettre des Bourgmestres et

Regents, datee de decembre 1580, lui demandant d' accepter la

place, pour laquelle ils n'ont irouve jusqu'a present aucun

titulaire capable : « Ton erudition, 6 tres illustre,- dans les

Lettres divines et les Saints Mysteres, est connue de tons et la

bienveillance que tu nous a temoignee, nous a donne confiance

de pouvoir obtenir ta collaboration pour notre Universite. »

A I'elegance du latin de cette epitre, on reconnait sans peine la

main de Juste Lipse, dont les Archives des Curateurs gardent

encore la minute. Non moins elegante est celle qu'il a redigee

a I'adresse de Theodore de Beze, le priant, au cas ou il

ne pourrait procurer et favoriser Fadhesion de Daneau, de

1. Bulletin Eglises Wallonnes (1" serie), t. IV, pp. 292 a 294,

2. Bronnen Leidsche Universiteit, t. I, p. 14-15.

3. Ibid., t. I, p. 16 et piece 67, p. 84*.
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designer quelque autre caiididat. Les relations so resserrententre

Leyde et Geneve qu'un auteur appelait reccmment : « La pepi-

ni^re du Calvinisme hollaiidais » ^

Le 26 Janvier, Daneau accepte, et, dans sa lettre aux
Bourgmcstres et aux Regents, il raconte qu'il se prepare,

qu'il vend son mobilier, qu'il emballe ses livres eL fait ses malies '.

Ce n'est pas une mince alTaire qu'une pareille expedition avec sa

femme, Claude Peguy, fille d'un prevot des marchands d'Or-

16ans ^ trois enfants, Samuel, Marie et Anne, dont I'aine n'a

pas meme six ans, et un domestique. Aussi profitera-t-il de la

foire de Francfort, qui se tient au printemps, pour faire route

avec les marchands et, sans doute, pour y prendre connaissance

des dernieres nouveautes de la librairie europeenne. Daneau
prie done les Bourgmestres et Regents de le recommander aux
Hollandais qui en reviendront, pour qu'il puisse les accompagner

et etre plus promptement et plus surement rendu. Notre savant

n'a pas I'air bien entreprenant, une fois sorti de sa theologie.

II retiendra le messager de la ville de Leyde, car lui-meme ignore

I'allemand et ne saurait faire une aussi longue expedition sans

interprete *.

Quoique se depouillant avec douleur de cet insigne ornement

de son Eglise, Theodore de Beze consent au depart de Daneau,

dont ramitie lui tenait au coeur : le 8 fevrier, le Magistrat de

Geneve le decharge de s6s fonctions ^.

Malgre toutes les precautions prises, le voyage ne se fit pas

sans encombre. L'incident le plus marquant fut qu'il faillit

etre arrete a Strasbourg, oil son bateau etait arrive apres

deux jours de navigation. II avait voulu rendre visite au celebre

pedagogue Jean Sturm qui, convert! en 1540, y avait fonde un
gymnase, bientot transforme en Academic avec quatre cents

disciples, et qu'on peut considerer comme I'origine de notre

Universite de Strasbourg. Or, Daneau venait de publier un

1. De Vries (Herman), Geneve, PipinUrc du Calvinisme hollandais ; Frihourg
(Suisse), Pragni^re frtres, 1918, 1 vol. in-8°. 11 y est question de Daneau aux pp. 72-
73. Voir aussi le livre recent de Leonard Cliester Jones : Simon Goularl (1543-1628).
Etude biographique el biblioyraphique ; Paris, Champion, 1917, 1 vol. in-8°, p. 357
et 360.

2. Bronnen Leidsche Universiteil, t. I, p. 85*.

3. Ellc s'6tait rdfugi^e en Suisse et il I'avait ^pousec en secohdes noces en 1573.
Appartiendrait-elle k la mdme famille que I'auteur du Mystire de Jeanne d'Arc,
Charles P^guy, mort au Champ d'honneur en 1914 ?

4. Bronnen Leidsche Universiteil, t. I, p. 85*.
5. Ibid., t. I, p. 86*, et Du Rieu, op. oil.
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examen critique du livre de Chemnitz, sur les deux natures

en Christ, et si vive etait alors la querelle entre Sturm et les

theologiens ubiquitaires, que ceux-ci firent interdire les auberges

a Daneau et qu'il se vit refuser Faeces « du Boeuf «. Ayant
trouve asile ailleurs, grace a des amis, il fut arrete au sortir d'un

dejeuner chez Sturm, et un sergent le conduisit chez le bourg-

mestre. Ce dernier, apres 1' avoir fait attendre trois heures,

I'interrogea pendant deux, lui reposant sans cesse les memes
questions (il etait d'ailleurs ivre) et s'enquerant s'il n'avait

rien ecrit contre la formule de Concorde. On fmit par le relacher,

et, le 14 mars 1581 \ Daneau arrive aLeyde, salue, lelendemain,

a son auberge, par le Recteur et les professeurs, qui lui offrent un
banquet. Le 18 mars 1581, il est re^u dans I'assemblee des pro-

fesseurs au Senat, en presence du Curateur Douza : ses cours

auront lieu regulierement a trois heures. Lale^on inaugurale qui,

dans toutes les Universites hollandaises est aujourd'hui encore

une solennite, fut donnee, disent les « Acta Senatus », le 26 mars

1581, au milieu d'un grand concours de monde. Le Magistrat

lui demande de precher tons les dimanches en fran^ais. Ce fut,

apres les sermons de Feugueray, mais d'une fagon plus directe

encore, I'origine de la fondation de I'Eglise wallonne ou fran^aise

de Leyde, dont I'existence n'etait pas peu faite pour attirer

dans cette lointaine ville de Hollande les etudiants protestants

de chez nous ^.

Si ces preches en notre langue, dont le premier se fit egalement,

le dimanche 26 mars, dans I'eglise desBeguines voilees (cf . pi. XV),

eurent I'approbation du Magistrat, il n'en fut pas de meme
lorsque Daneau prit, sans le consulter, I'initiative de former un

Consistoire frangais, avec un College des Anciens et un College

des Diacres. Cependant, le 18 decembre 1581, le Magistrat

autorisa ce Consistoire a distribuer, de concert avec Daneau,

la Sainte Cene, en choisissant pour cela un jour convenable,

pourvu qu'il admit a la distribution exclusivement ceux qui

sont de langue frangaise. L'Eglise wallonne de Leyde est

desormais instituee : elle existe encore aujourd'hui avec

deux pasteurs, tous deux Frangais. Leur communaute est

petite, mais fidele ; I'un represente en matiere de reli-

gion des tendances orthodoxes, I'autre des tendances libe-

1. Bronnen Leidsche Unioersiteil, t. I, p. 17.

2. Bulletin Eglises Wallonnes, t. I, l^* serie, p. 81.
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rales, mais ces nuances n'emp^chent pas leur collaboration.

Les conflits d'alors etaient plus aigus et le Magistral, dont I'ins-

piration est « libertine » comme celle de Guillaumc d'Orange *,

reproche bientdt a Daneau son intolerance calviniste et Taccuse

de vouloir faire peser sur les consciences des bourgeois un nouveau
joug, aussi insupportable que celui de la papaute. Dans une lettre

adressee aux Etats de Hollande, le 5 avril 1582, Daneau se defend

d'avoir « rien voulu de plus que la discipline ecclesiastique

genevoise, mais surtout pas d'inquisition ».

Daneau, lui aussi, avait des sujets de mecontentement : peu
satisfait de son logement ^ il se plaignait egalement, dans ses

lettres, du climat froid et humide et des gens du pays, qu'il

trouve entetes et orgueilleux ; il ecrit a Gaultier, le 13 octobre

1581 *
: « Pour moi, je trouve ce climat detestable, maritime,

trop lourd, couvert, I'atmosphere presque constamment troublee

par les vents les plus violents, d'oii resultent des catarrhes et

des rhumes, qui sont la peste des gens voues a la vie sedentaire.

Enfm je le supporte autant que je peux; ma famille, les enfants

surtout, s'y adaptent mieux et s'accommodent de la nourriture

de ce pays. A mon age, au seuil de la vieillesse, c'est plus diffi-

cile ».

II se plaint du nombre trop restreint de ses disciples :

rares sont ceux qui se consacrent a I'etude de la theologie, quoi-

qu'il y ait disette de bons ministres*. Cependant, il n'a qu'a se

louer des etudiants, qu'il trouve studieux et zeles et qui le sou-

tiennent dans ses demeles avec le theologien Coolhaes. Leur

intervention envenime le conflit ; le magistral affirme qu'ayant

fait tete a I'inquisition d'Espagne, il saura resister aussi facile-

ment a celle de Geneve, a quoi le professeur replique qu'il ne

saurait demeurer en un pays, oil la discipline de Geneve, con-

forme a la parole de Dieu, est assimilee a I'inquisition d'Espagne

et qu'il offre sa demission 5. Le 2 mars 1582, Vulcanius, secre-

1. Dans sa lettre du 13 octobre 1581, adressde d Gaultier, et qu'on trouvera chez
de Felice, op. cil., p. 357, Daneau donne en passant, sans le vouloir, un niagniflquc
l^moignage de tolerance au prince d'Orange : « Princeps Auriacus, tuin propter
varias alias occupationes, turn etiam quod suapte quadam natura sit T.xigta opa^+,
P'.o?, sinit omnes suo more vivere : in cujus tanien unius salute et incoluniitate posita
videtur totius hujus regionis salus et pax. »

2. II habitait au Rapcnburg.
3. Cf. dc Felice, Lambert Daneau, ., p. 351, n° 51, lettre latine.

4. Mdme lettre, p. 358.
5. Acta Senatus, 9 Kvrier 1582, dans Bronnen Leidsche Unioersileil, t. I, p. 28,

«8* et 102*.
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taire du Senat academique, communique au Prince d'Orange la

requete de Daneau, tendant a etre releve de ses fonctions en

avril. Le Prince ne tarde pas a repondre, le 10 mars, demandant
plus de details et suppliant qu'on le retienne, de crainte de voir

deserter la Faculte ^.

Cela n'empecha pas Lambert Daneau de partir pour Gand,

ou le calvinisme regnait alors en maitre et ou on le garda a la

Faculte de theologie protestante, qui y avait ete fondee. II y fit,

le 30 mai ^ son discours inaugural.

Le chroniqueur van Campene, qui I'a entendu professer, n'en

fut pas enchante, car « il lisait ses legons dans un cahier », mais,

par apres, il le nomme « clarissimus vir Lambertus Danaeus ».

Le 14 juillet 1582, a deuxheuresde I'apres-midi, quarante propo-

sitions furent affichees dans I'eglise des Dominicains. Le meme
jour, elles furent soutenues, sous la presidence de Daneau, par

un Jeune homme de Lille, nomme Dominique Baude : nous le

retrouverons, plus loin, professeur a Leyde, sous le nom de

Baudius. Un des inspecteurs de la Faculte de Gand etait Adrien

Saravia, dont nous reparlerons aussi.

Daneau ne devait pas rester longtemp§ dans cette ville, il n'y

passa qu'une annee jusqu'au 15 mai 1583 ^ une « vocation » de

1'Academic d'Orthez ayant hate son retour. II la suivit a Lescar,

puis il passa a celle de Castres, ou il entra le 29 octobre 1593.

II y mourut le 11 novembre 1595 *.

Son petit-fds Lambert, un siecle plus tard, devait, apres la

Revocation, se refugier a Leeuwarden, oil il s'eteignit en 1699.

Ainsi se marque la continuite de I'histoire et s'explique le Refuge

en Hollande de plus de cent mille reformes. Les petits-fils sui-

vaient, forces par la persecution, la voie que jadis leurs grands-

peres avaient prise, attires les uns comme les autres par ce phare

de liberie qui les guidait vers le Septentrion.

1. Jean de Nassau, frere du Taciturne, ecrit ^ celui-ci, le 14 juillet 1582 : « en ce
qui concerne I'Universite de Leyde, elle se porte fort mai, attendu que le docteur
Danaeus, le plus remarquable theologien que Ton puisse trouver dans ces provinces,
est parti pour Gand oCi il est devenu professeur. » Fontaines dit qu'apres le depart
de Daneau, I'Universite marche a reculons a la maniere des ecrevisses (gehet den
Krepsganck). Cf. P. Fredericq : L'enseignement public des calvinistes a Gand (1578-
1584) dans Travaux du cours pratique d'hisloire nationale de P. Fredericq, 1®'' fas-

cicule, Gand et La Haye, 1883, in-8°, p. 81-82.
2. II etait arrive le 20. Cf. Fredericq, op. cit., p. 79.
3. De Felice, op. cit., p. 110.
4. Haag, La France Protestante, 2* M., t. V, col. 68, et Niemv Nederl. Biografisch

Woordenboek, t. I, col. 686.



CHAPITRE III

UN GRAND JURISTE I HUGUES DONEAU (1579-1587)

Le meilleur appui de Daneau, dans sa lutte contre le magistral

de Leyde, avail ele uii aulre proleslani fran^ais beaucoup

plus illuslre, Temule du grand Cujas lui-meme, Hugues
Doneau ou Donellus. Les Bronnen der Leidsche Universiteit,

apporlenl, sur le long sejour qu'il fil a Leyde, bien des delails

curieux.

Doneau etait ne a Chalon-sur-Saone, le 23 decembre 1527,

d'une familledea robins » Ires consideree dans la ville i. Etudiant

aBourges,ily enseigna bientot aux coles de son mailre, Duaren;

en 1555, Cujas lui ayanl ele prefere, malgre 1' appui de Michel

de I'Hopilal, pour la chaire de Baudouin, il en congul une

vive jalousie, qu'il manifesla en rendant la vie impossible a

Cujas, ce qui n'empecha pas celui-ci, apres une annee d'eloigne-

menl, de succeder a Duaren en 1558. Les deux rivaux se suppor-

terent jusqu'en 1566, dale a laquelle Holman succeda a Cujas :

Doneau el lui furenl suspendus comme suspecls d'heresie en

1571. A la Sainl-Barlhelemy, deguise en valel d'eludianl alle-

mand \ Doneau s'enfuil a Geneve, oil il ful admis comme habi-

tanl, le 26 septembre 1572.

Sur la priere du Conseil, il y donna quelques lemons, mais bien-

161 il repondit a Tappel de rElecteur Palalin, qui lui offril la

premiere chaire de droil a I'Uiiiversile de Heidelberg. Louis VI,

fils de I'Electeur palalin, ayant succede a son pere, deslilua tons

les professeurs calvinisles, sauf Doneau.

1. Ilaag, La France Proleslanle, 2" ed., t. V, col. 448 et Nieuw Ned. Biogr. Woor-
denboek, t. I, col. 729 a 735.

2. Cf. L'oraison funebre prononcec par Scipio Gcntilis et qui figure en tHc des
Opera Omnia dc Doneau, reedites k Florence, de 1840 k 1847, en 12 vol. ia-fol.,

t. I, p. VI.
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Selon Bayle et la Biographie Universelle, il se rendit en Hol-

lande des 1575. Paquot et Spangenberg, dans I'Encyclopedie

d'Ersch et Gruber, reculent son depart de Heidelberg jusqu'en

1579 ; discussion inutile, les Bronnen resolvant la question :

€'est en eflet, le 14 juin 1578 seulement, qu'il est fait mention

de Doneau pour la premiere fois dans les Acta Senatus ^.

Devant cette haute assemblee, le professeur de physique,

Alexandre Ratloo rend compte de la mission dont il a ete charge

par le Senat pour tenter de recruter des professeurs en Alle-

magne. Aupres du' Fran^ais Francois Hotman ^ ses efforts ont

ete vains, de meme aupres de I'ltalien Zanchi, alias Zanchius,

de Daniel Toussain (Tossanus), alors professeur a Neustadt sur

Hardt, et d'un troisieme Fran^ais : Junius. Seule une con-

versation avec Doneau laisse quelque espoir, ce qui decide

le Senat a demander aux Curateurs d'adresser a ce dernier

une lettre officielle ^.

Une Resolution des Etats de HoUande, du 21 juin 1579,

arrete que le docteur Hugo Donellus, professeur de droit a Hei-

delberg, sera invite a occuper la chaire de droit de Leyde, au

traitement annuel de mille livres de gros, c'est-a-dire mille

florins, et qu'il lui sera accorde trois cents livres pour son

voyage *.

Le 24 octobre, on annonce, en seance du Senat, que le savant

arrivera le soir meme, heureuse et favorable nouvelle (quod

felix et faustum sit) : un banquet lui sera offert dans la maison

du Recteur Juste Lipse ^. Elles allaient done se trouver en face

I'une de 1'autre « ces deux merveilleuses lumieres, les yeux de

cette universite » ^ : Doneau et Juste Lipse. Le27 octobre, Doneau

«st rcQU dans le college des professeurs et admis au serment de

fidehte aux statuts, en presence de deux Curateurs et du Senat

academique, dans la maison du Recteur '.

1. Bronnen Leidsche Universiteit, t. I, p. 12.

2. Sur Hotman, voir Correspondance de Rob. Dudley, comle de Leycesler et de

Francois el de Jean Hotman, publiee par P.-J. Blok dans les Archives du Mus^e
Teyler, S6r. II, t. XII, 2^ p., Harlem, 1911, 1 vol. in-4o.

3. Bronnen Leidsche Universiteit, t. I, p. 8 et 9. Le renvoi aux numeros 50-52 des
pieces justificatives, n'est pas exact en ce qui concerne Doneau, dont le nom se

confond facilement avec celui de Daneau.
4. Bronnen Leidsche Universiteit, t. I, p. 12.
5. Ibid., t. I, p. 10.
6. Ibid., t. I, p. 114*. Ainsi s'expriment les Bourgmestres ecrivant au Prince

•Guillaume, le 9 f^vrier 1584 : « De twee heerlycke lichten ende oogen deser Universi-
teyt, D D. Donellus ende Lipsius (die wy hier in eeren noemen). »

7. Bronnen Leidsche Universiteit, t. I, p. 10.
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Un mois aprds, le 23 novembre, il fait sa premiere legon.

D^s le ler f^vrier 1580, il est adjoint au Recteur en qualile

d'assesseur, « quoicjuc iie sachant pas le hoUandais ». Son ensei-

gnement avail uiie telle valeur el son nom etait une telle garanlie

que la Cour d'Utrecht admit aussit6t ^ la profession du Barreau,

deux docteurs en droit, re^us par lui, le 3 mai 1580, apr^s sou-

tenance publique de leur these ^

Dans sa lettre, deja citee, du 13 octobre 1581, Daneau, apres

s'^tre plaint du petit nombre de ses auditeurs, ajoute : « La
plupart des etudiants, presque tous, suivent le droit civil, pour

lequel nous avons Doneau, un maitre qui depasse tous les

autres. Pour les belles-lettres nous possedons ce fameux Juste

Lipse, dans lesquelles personne ne pent etre plus verse » ^.

Ayant appuye, dans Taffaire du Consistoire wallon, Daneau,

son compatriote, Doneau songe a Timiter dans sa retraite

et, des le 14 octobre 1582, il accepte la chaire que lui ofTre

I'universite d'Altorf ^. Mais Guillaume d'Orange qui, decide-

ment, n'avait pas de chance avec ses Fran^ais, refuse de

laisser partir cet homme, dont le nom seul et I'erudition

unique apportaient a I'Universite de si riches et si insignes

moissons *. Altorf revint a la charge au printemps 1584. C'est

sans doute pour retenir Doneau qu'on lui accorde une augmenta-

tion de 300 florins.

Le 13 septembre 1585, les etudiants demandent aux profes-

seurs de tacher de le garder : ils avaient appris qu'il se pre-

parait a s'en aller, la ville n'ayant pas tenu les engagements

des Curatcurs. Les Etats de Hollande, par Resolution du 18 sep-

tembre, lui garantissent son traitement de 1.300 florins^.

Sur ces entrefaites, etaient survenus des evenements d'une

grande importance pour I'histoire des Pays-Bas, et auxquels

Doneau allait etre etroitement mele. Privees de leur souverain

legitime, declare dechu de ses droits, le 26 juillet 1581, les Pro-

1. Dronnen Leidschc Vniversileit, t. I, p. 14.

2. Dt" Kdlicc, Lambert Daneau, p. 358 : « Pleriquc, fcrc omnes, Jus civile sequuntur
in quo D. Donelluin cacleris pracstantioreni liabcmus. In bonis literis, Justum ilium
Lipsiuni, quo nil in omni bonarum litterarum gcnere politius esse potest. »

3. lironnen Leidsche Universiteil, p. 38 ct note 1 ; cf. aussi Eysscll (A. P. Th.),
Donrati, sa oie el ses ouvrayes, trad, du latin par J. Simonnet, Menioircs de I'Aca-
dt'inie de Dijon, "i*" serie, t. VIII, 18G1, et du niOme : Les derniires annies de
H. Doneau, dans Menioires de rAcad^mic de Dijon, t. XV, 1868-9; M. Bodet, Elude
sur Doneau, dans lieoue du Droil frangais el elranger, ], 845-858.

4. Bronnen Leidsche Unioersileil, p. 110* et 118*.
5. Ibid., p. 40 et 41.

11
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vinces Unies avaient oflert le gouvernement a Francois d'Alen-

§on, due d'Anjou. La malheureuse aventure d'Anvers, la Furie

fran^aise et bientot la mort du due en 1584, avaient mis fin a

ces projets d'union avec le royaume de France, et c'est du cote

de I'Angleterre que les Etats, se sentant trop faibles pour lutter

s«uls contre la puissante Espagne, chercherent leur salut.

Elisabeth, comme I'avait fait le roi de France, refusa la

souverainete pour elle, mais designa comme son conseiller

aupres des Etats, son fameux favori Robert Dudley, comte de

Leicester, demandant comme gage, Flessingue, La Brielle et

Rammekens (20 aout 1585) i. L'ambitieux Leicester s'irritait

du pen de pouvoir et du peu de moyens qui lui etaient conferes

et son mecontentement s'accrut lorsque les Etats de HoUande
eleverent, le 1^' novembre 1585, le jeune Maurice de Nassau a la

dignite de Stathouder, Capitaine et Amiral general, avec le

comte de Hohenlohe comme Lieutenant. Le 7 Janvier 1586,

Leicester fut rcQu par les Etats generaux. Les deputes represen-

tant le parti des Regents, c'est-a-dire I'oligarchie des grandes

villes, lui ofTrirent le souverain pouvoir, qu'il hesita a accepter

par crainte d' Elisabeth ; mais bientot, il preta serment, dans la

vaste salle du Binnenhof, en qualite de gouverneur des Pays-

Bas, a la grande fureur de la reine, qui fmit par s'apaiser. L'in-

terdiction de faire du commerce avec I'ennemi et la defense d'ex-

porter des vivres et des munitions irriterent les marchands

hoUandais, qui pretendaient continuer a trafiquer, meme avec

les adversaires de leur propre patrie ; ceci le brouilla avec le&

Regents des grandes villes.

Une sorte de coup d'Etat a Utrecht, le 30 juin, marque
par I'arrestation de Paul Buys, que Leicester considerait comme
le principal obstacle a ses desseins, accrut la defiance d'un pays

fort ombrageux a I'egard de la tyrannic. Leicester nomme des

gouverneurs comme Sonoy, en Hollande septentrionale, sans

meme consulter le Stathouder. Parti pour I'Angleterre, le

4 decembre 1586, il n'en revint que le 6 juillet 1587. Qu'au

debut de septembre, il ait projete de s'emparer du pouvoir

absolu, cela n'est pas douteux. Oldenbarneveldt (Pension-

naire de Hollande depuis le 3 mars 1586), cherche refuge aupres

1. Voir I'article Leicester par M. Haak dans Niemv Ned. Biogr. Woordenboek,
t. IV, col. 891 k 901.
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du Prince Maurice et des Etats de Hollande a Dt-lft, tandis que

les Ktals Geiieraux se rassemblent a Dordrecht.

Les negociations eiitamees par Leicester avec I'Espagne lui

alien^rent, en octobre, jusqu'a ses amis calvinistes et les predi-

cants eux-memes commenc^rent a reagir. L'arrestation a Leyde

du capitaine Cosme de Pescarengis, fit decouvrir la trame d'une

conspiration dans laquelle etiiit implique le professeur Saravia.

Ce dernier reussit a s'echapper, mais Pescarengis et Nicolas de

Maulde, dont les enseignes devaient renverser les Regents, furent

executes (25 octobre 1587).

Le 17 decembre, Leicester signe son abdication, qui ne par-

vint, par suite d'un hasard, dit-on, a la connaissance des Etats-

Generaux que le 11 avril 1588*.

C'est precisement de la longue absence du Gouverneur, en

1587, que profiterent les Regents de Leyde et en particulier

Douza, pour chasser Doneau, que son orthodoxie faisait avec

raison soupgonner d'etre en relations etroites avec Leicester ^.

D'apres les pieces conservees, le Lieutenant general de Maurice

de Nassau, le prince de Hohenlohe, ouvre le feu, par sa plainte

contre Doneau, adressee aux Bourgmestres et Echevins de la

ville de Leyde ^. Apres avoir rappele ses propres titres et ses

merites, Hohenlohe se plaint de quelques etrangers, qui, n'ayant

aucun droit de se meler des affaires des Pays-Bas, se permettent

de le calomnier et de blamer ses actes, I'accusant d'entraver la

religion evangelique, le service de Sa Majeste et le bien public.

En particulier un docteur en droit s'etait, le jeudi avant Paque?,

dans I'assemblee de I'Universite, repandu en invectives contre

lui et les Etats, et aval tjusti fie son attitude en tant qu'etranger,

par cette comparaison, qu'etant sur un navire, il avait le droit

de crier, en voyant ses compagnons de voyage tenter de couler

le batiment. Le docteur en droit, auteur de la dite comparaison,

est evidemment Doneau.

La lettre de Hohenlohe est du 13 avril 1587 ; I'execution ne

tarda guere *. Doneau lui-meme, dans sa requete aux Etats,

nous en a conserve le detail :

1. On croit qu'h son rctour en Angleterre, il fut empoisonnt' : en tous cas, U
y inourut Ic 4 soptcmLre 1588.

2. Cf. W. Bisschop, De Woelingen der Leieestersche parti/ binnen I^iden ; Leyde,
1867, un vol. in-4° ; sur le r61e de Doneau, voir notamnicnt p. 23-36, 85-92

3. Bronnen Leidsche Cniversileil, t. I, p. 142*-4*. Traduction ap. Eyssel!, Doneau,
sa vie el ses vuvrages, p. 332-337.

4. La decision des Curateurs fut prise le 14 avril 1587 ; cf. Bronnen Leidsche
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« Messeigneurs.

« Comrne ainsi soit qu'au souverain degre de gouvernement,

auquel Dieu vous a mis en ces pais, vous soyes constituez pour

faire droict et justice, defendre les aflligez, soulager et main-

lenir ceux qui sont injustement oppressez et, singulierement,

pour faire jugement aux vefves, orfelins et estrangers au nombre
desquelz je suis entre vos subjects, ayantreceue, ces j ours passez,

par. les practicques et menees d'aulcuns miens ennemis, une

injure et violence indigne, par la sentence de ceulx qui moins me
debvoyent nuyre, au pouvoir desquels je ne puis ny n'est a moy
de resister, je n'ay peii faire autre chose qu'avoir recours a voz

Seigneuries, pour obtenir le soulagement gratieux que jeme suis

promis de vostre equite et justice. II est advenu ces jours passes,

Messeigneurs, s^avoir est le XXV^ d'Apvril dernier passe, que

Messieurs les Curateurs de I'Universite de Leijden, asQavoir

Monsieur de Noortwijck^ et Maistre Pauls Bus, ensemble les

Burgemaistres de la dicte ville, assembles en I'universite, au

lieu destine par eux a telles assemblies, m'ayant faict venir,

par leur mandement, par devers eux, sans aulcune forme de

proces, sans me dire aucune cause de ce qu'ils faisoient, sans

m'ouyr ou me donner aucun lieu de me purger et defendre en ce

qu'ilz m'eussent peii accuser, me feirent prononcer par le secre-

taire de leur ville la sentence qui s'ensuyct, en fran^oiseten ces

termes :

« Monsieur le Docteur! Messieurs les Curateurs de I'Univer-

site de Leyden et Messieurs les Bourguemaistres de la dicte

ville, pour certaines causes, vous demectent de I'estat et degre

de professeur. » A quoy, pour I'estonnement de telle nouveaulte,

je ne respondy autre chose, sinon : «Et bien ! «, voulant dire, s'il se

doit et peut ainsi faire, au nom de Dieu, soit; je n'y pourroye

resister. A ceste iniquite de sentence pour avoir condemne ung
homme non ouy, ils ont adjouste la seconde : c'est que, comme
ainsi soit que toute humanite nous convie et commende de porter

faveur a ceulx qui sont foullesses, assaillis et que les loix des

payens mesmes commandent de donner ung advocat et defen-

seur a celui ^ qui en a besoing etle requiert, ceux-ci, aucontraire,

Universileil, t. I, p. 51. Ellc fut communiqu6e k I'interesse le lendemain. La requete
de Doneau a ete ecritc entre le 25 avril et le 5 mat.

1. C'est-a-dire Jean Douza.
2. Le texte des Bronnen porte, t. I, p. 145*, « ceulx ». De meme dans Eysscll, op,

ciL, p. 339.
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out soudaiii apr^s, envoy6 qu6rir Monsieur le Rectcur Lipsius,

auquel ayanl declair^ la sentence susdicte contre moy, luy ont

defendu d'entreprendre en ceste cause aulcune defense pour

moy, c'est-a-dire pour celuy auquel par tout dcbvoir de son

oHice il doit toute assislence, adjoustans qu'ils vouloient qu'ille

feisse entendre aux aultres professeurs, leur defendant a tous de

s'entremesler aucunement en ceste affaire, ayans aussy, a toutes

requestes a eulx faictes, refuse de dire les causes qui les avoit

esmeus de donner telle sentence, pour ne me laisser aucun lieu

de me pouvoir defendre. Une telle injustice s'estant espandue

sur moy et m'estant faict un tort si evident, auquel ils persistent

constamment, rien ne m'est laisse que d'avoir recours, apres

Dieu, aux puissances superieures, comme presentement je fay

a vos 1 Seigneuries, Messeigneurs, vous suppliant en toute humi-

lite et obeissance deiie, de ne me denier, en ceste ^ affaire, vostre

secours et justice.

Et si j'ay este appelle jadis par eux de lointain pays pour

vous venir faire service ; si, en ma charge, je me suis porte

avecq fidelite et diligence, avecq le contentement de tous gens

de bien et d'honneur ; si j'ay desire, de tout temps, de porter

et ay porte en conscience a vos Seigneuries toute honneur et

affection serviable, comme Dieu me commande, quelcque chose

que taschent autrement me denigrer aulcuns miens ennemis ;

si, d'abondant, ayant dernierement voulu suivre la vocation

honorable de Heydelberch et estant sur le poinct de partir, il a

semble bon a vos Seigneuries, par commandement et instance

amiables de vos lettres reiterees, me divertir et comme contraindre

de laisser la susdicte vocation et de demeurer, et, a ceste fin,

adjouster un instrument autenticque, qu'il pleiit a voz Seigneu-

ries m'envoyer *, par lequel vous ordonnies que, tant que je

voudroy demeurer icy en ma profession, les gages que vous y or-

donnez me seroyent payes, commandans estroictement auxCura-
teurs et Bourgemaistres de Leyden qu'ainsy fut faict et qu'ils

eussent a se reigler selon vostre ordonnance : Ces choses conside-

rees, vostre bon plaisir soit maintenir vostre ancien serviteur

contre ung tel tort faict contre tout droict et mesmement contre

1. Le textc des Bronncn porte « vous ». Eyssel, loco cilaln, < Vos ».

2. Le texte dcs Bronnen a par crreur « c'cst » ; Eyssel : « cest ».

3. U s'agit ^videminent de la resolution des Etats de Hollande mentionnde plus
haut, p. 161 (R^s. 18 sept. 1585). Doneau avait 6te appel6 non seulemcnt par
1' University d'Altorf, niais aussi pai: celle de Heidelberg.
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vostre arrest et ordonnance susdicte. Et, pour cest effect, si la

sentence susdicte contre tout droict divin et humain, donnee
contre ung homme non ouy, est de soy nulle par toutes loix,

vostre plaisir soit la declarer telle et su} vant ce, me declairer

estre demeure et demeurer encore de present, comme aupara-

vant, au mesme degre qu'il vous a pleii m'ordonner de touts

temps et singulierement par vostre derniere ordonnance. Ce
faisant, Messeigneurs, vos Seigneuries feront chose digne de

leur honneur et grandeur, c'est-a-dire raison et justice, et»

particulierement, elles m'accroystront le desir et affection que

j'ay de tout temps de leur faire tres humble service. »

Ne voila-t-il pas un excellent modele d'eloquence judiciaire

fran^aise au xvi^ siecle ? La requete peint la comparution

de I'inculpe devant les Curateurs, son etonnement en entendant

la breve execution, prononcee en frangais, et dont I'audition

ne lui arrache qu'une exclamation de stupeur : « Eh bien ! »

Les Etats ayant soumis ce digne document a Fappreciation

des Curateurs et Bourgmestres, constituant le conseil d'admi-

nistration de I'Universite, ils repondirent en formulant leurs

plaintes contre Doneau.

Dans I'espece, puisque nous parlons d'un juriste, c'est un
declinatoire de competence ; les Etats ont aussi peu a voir dans

une destitution de professeur que les Curateurs et Bourgmestres

dans la mise a pied d'un ritmaistre, colonel, capitaine ou autre

officier. C'est 1' affirmation la plus nette a la fois des franchises

municipales et de la liberie academique. Les Curateurs et Bourg-

mestres donnent neanmoins d'autres raisons encore et discutent

la lettre point par point, non sans longueurs, ainsi qu'il est de

regie dans les documents officiels hollandais. Doneau ne se tient

pas pour battu. II fait appel, le 21 mai, a la solidarite de ses

coUegues et sollicite I'appui du Recteur, Juste Lipse, demandant

que celui-ci contresignat, au nom de tout le Senat, la supplique

au Magistrat de Leyde redigee en Hollandais par le « famulus »

Everard Blanchard i.

Les etudiants soutiennent leur maitre, mais le Magistrat

se venge de Blanchard, considere comme le meneur, en lui reti-

rant la franchise des droits sur la biere.

II y a encore d'autres pieces au dossier. Les Etats, par lettre

1. Cf. Bronnen Leidsche Universiieil, t. I, p. 48 et Bisscbop, Woelingen, cit6 plus
haul, p. 34-
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du 4 juillel 1587 ^ continueni k retenir I'afTaire, ce dont s'irritenl

les Bourginestres et Curaleurs. Le 6, etait renlre I^icesler et

ccci va redoiincr coufiance a ses partisans el ses amis. \je Gou-

venieur anglais intervient meme personnellemeni en faveur de

Doneau, lors d'une visite a Leyde en octobre, mandant aupr^s

de lui les Bourgmestres et Curateurs, pour les prier de reprendre

le professeur et de le restituer en sa charge.

Daiis leur seance du 15 octobre suivant, les Bourgmestres >el

Curateurs maintiennent leur decision, affirment que son

retour ne fera que provoquer de nouveaux troubles dans

un milieu forme en grande partie d'elements etrangers, trop

accessibles aux « nouvelletes », De plus, la fa^n d'enseigner

habituelle a Doneau n'avait ete de grande utilite ni a I'Univer-

site ni aux etudiants.

Ceux-ci, a en juger par I'ardeur qu'ils avaient mise a defendre

leur maitre, en temoignaient autrement et c'etait probablement

une calomnie des magistrats, qui n'osaient exprimer ouver-

tement au Gouverneur les raisons purement politiques de

cette destitution. C'etait aussi se consoler un peu facilement

que de dire, comme il etait ecrit dans la lettre aux Etats,

du 20 mai 1587 ^ que le dommage resultant pour TUni-

versite du depart de Doneau n'etait pas si grand qu'on le

criait.

A la verite, ce celebre representant de notre ecole juridique

etait venu apporter aux Pays-Bas le « mos gallicus » ^ et, servi

par sa grande eloquence, il avait reagi a Leyde comme a Hei-

delberg, comme a Bourges, contre I'etude des glossateurs et

postglossateurs, desgloses et des gloses de gloses, poury substituer

Tetude des textes memes, ce qui sera toujours, en toute matiere,

la bonne doctrine fran^aise.

Au reste, son talent ne devait pas etre longtemps sans emploi

;

rUniversite d'Altorf allait se I'associer, tandis que Corneille de

Groot, Bronchorst et Sosius se mettaient trois pour le remplacer.

A Altorf, il retrouva Scipio Gentilis son ancien eleve de

Leyde,
«
qu'il aimait comme son fds », et celui-ci pronon^a apr^s

la mort du juriste, survenue le 4 mai 1591, une oraison funebre.

1. Bronnen Leidsche Vniversileil, p. 149*.
2. Ibid., t. I, p. 148*.
3. Cf. rarticle de M. van Kuyk dans Nieuw Ned. Biogr. Woordenboek, t. I,

col. 729 et Eyssell, op. cit., not. p. 192.
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qui debute par uii magnifique eloge de la science fran^aise ^.

II n'avait done pas survecu longtemps a son depart de Leyde ;

a 60 ans, ses infirmites pouvaient le faire paraitre plus que

son age. Quand I'Universite de Leyde avait ete definitivement

contrainte d'abandonner i'eglise des Beguines voilees, qui avait

ete son berceau, le Recteur Juste Lipse et son secretaire Vulca-

nius demanderent pour Doneau I'autorisation d'y continuer ses

cours, car il montait avec peine les escaliers, et cet abandon d'un

local ou il professait depuis nombre d'annees, rendrait trop

evident son manque de memoire, probablement parce que, dans

sa distraction, le savant continuerait a s'y rendre par habitude *,

trait fugitif qui transforme tout a coup un document en un
tableau, ou Ton voit le petit homme a barbe courte et pointue,

au regard penetrant mais distrait, a la fraise modeste a pen de

plis, s'avan^ant en robe, a pas machinal, vers I'amphitheatre

ou I'attendent ses auditeurs.

1. On la trouvera, comme nous I'avons dit i)lus haut, en tete de Hugonis Donelli...

Opera Omnia, t. I, Luques, 1752, in-fol. Les ceuvres de Doneau ont joui d'une telle

faveur en Italic que les douze in-fol. du xviii'^ siecle furent encore reproduits de 1840
k 1847 k Florence en 12 vol. in-S". Ceci en dit long sur la valeur qu'elles ont con-
serv^e, mfime pour la science juridique moderne. L'oraison funebre fut prononc^e
par Gentilis, le 7 mai 1591 (cf. p. Ill, n. 1).

2. Bronnen Leidsche Universiteit, t. I, p. 141*.



CHAPITRE IV

UN GROUPE DE THEOLOGIENS : SaRAVIA, Du JoN, Du MoULIN,
Trelcat, Basting

Doneau ne devait pas etre la seule viclime fran^aise des

troubles leicesteriens : une autre execution universitaire allait

suivre la sieiine, celle d'uii professeur de theologie cette I'ois,

nomme Saravia.

Seloii les fiches de la Bibliotheque Wallonne de Leyde, que

nous avons invoquees maintes fois « : Monsieur de Sarravia et sa

femme ont ete re^us membres de I'Eglise de Leyde en 1584 » *.

Des la meme date, il est question de lui dans le Livre Synodal

des Eglises Wallonnes ^. La « Classe » ou assemblee provinciate

des Eglises de Hollande et de Zelande, reunie le 29 octobre 1584,

accorde aux membres de I'Eglise de Leyde, « attendu le nombre
survenu en ceste Eglise depuis quelque temps », de choisir leur

Ministre. Saravia leur communiquera ces decisions (Art. 2).

En 1584 aussi, son nom apparait dans les sources de

Thistoire de I'Universite de Leyde ^. Le 12 mai de cette

annee, les Curateurs et Bourgmestres ayant accepte la

demission de Sturmius proposent Adrien Saravia, comme pro-

fesseur de theologie, au traitement de 600 florins. Le 4 septembre

suivant, il est admis dans le College des Frofesseurs ordinaires.

II est deja Recteur au commencement de la nouvelle annee

« academique », le 8 fevrier 1585, quoique etranger, puisqu'il

6tait ne a Hesdin, en Artois, vers 1530.

1. D'aprfes une autre flche, un Thomas Sarravia est aussi re^u membre de I'Eglise

dc Leyde en 1584. La flciic citde m'empeclie d'admcttre avec M. Gagnebin (Bulletin
Eglises Wallonnes, t. I, p. 14) que Saravia a remplac6 Daneau coiiiine pasteur de
I'Eglise Wallonne, en novembre 1582. Sur Doneau, il n'y a rien a trouver dans le

flchior wallon. II est cependant plus (jue probable qu'il fit partle de la Communaut^.
2. Livre Synodal conlenanl les articles re'solus dans les Synodes des Eglises Wal-

lonnes des Pays-Has, public par la Commission de I'Histoire des Eglises Wallonnes,
t, I, 15G3-1685. La Haye, M. NijholT, 1896, in-8<' ; t. II, 1686-1688, La Haye,
NijholT, 1904, un vol. in-8<'.

3. Bronnen Leidsche Universiteit, t. I, p. 40.
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La theologie a Leyde retombait en des mains fran^aises. Le
nouveau Recteur connaitra bientot, a ses depens, la difficulte

de sa situation. Le 4 Janvier 1586, le Senat decide que Saravia se

rendra a La Have, pour congratuler Leicester, mais en son nom
personnel. Celui-ci, sur la proposition des Curateurs, le maintient

comme Recteur, pour I'annee 1586 ^.

Dans une reunion des Curateurs, des Bourgmestres (ces

derniers qualifies pompeusement, en latin, de Consules) et

du Senat, tenue le 6 mai 1586, on adresse un avertissement

au Recteur, parce qu'il va trop souvent a la Cour, chez

le Gouverneur, et qu'il fait irregulierement ses lemons, ce

dont il s'excuse sur ce qu'il est mande par le Comte pour
affaires ecclesiastiques. Dans la meme seance, interroge sur

les projets de celui-ci a I'egard d'un transfert eventuel de

I'Universite de Leyde a Utrecht ^, centre d'influence du
parti de Leicester, Saravia declare ne rien en savoir.

Pourquoi alors est-il a Utrecht, le 25 juin, et pourquoi, le

surlendemain encore, est-il absent, lors de la « promotion »

d'un nouveau Docteur, a laquelle, de par sa charge, il etait tenu

d'assister ?

Sous le Rectorat de Juste Lipse, I'annee suivante, les difficultes

ne font que s'accroitre, nous I'avons vu a propos de Doneau, et,

par decision du 2 novembre 1587, les Curateurs et Bourgmestres

congedient Saravia, pour avoir trempe dans les mutineries

entreprises, dans cette ville de Leyde, contre le bien public ^

C'est en vain qu'il supplie les Curateurs dans sa requete du
30 Janvier 1588 de le retablir dans sa charge ^. 11 proteste contre

le fait qu'il a ete condamne sans meme avoir ete entendu : le

sort de Doneau aurait pu lui faire prevoir le sien.

On croirait qu'apres ces experiences, les Curateurs de I'Uni-

versite de Leyde se seraient degotites des etrangers en general

et des Frangais en particuher. II n'en est rien. On fait encore

appel a un de nos compatriotes, Luc Trelcat, ne a Erin,

pres d'Arras, en 1542 ^ et qui avait ete, a Paris, I'eleve de

Mercier et de Ramus. Deja avant qu'il ne fut question du depart

1. Bronnen Leidsche VniversUeit, t. I, p. 43.
2. Ibid., t. I, p. 45, et Bisschop, Woelingen Leycestersche partij, p. 77. La fondation

recente de la nouvelle universite de Franeker causait aussi a Leyde de gros soucis,
3. Bronnen, t. I, p. 53, et pieces justificatives, n" 137, p. 159*.
4. Ibid., t. I, p. 161*, n" 140.
5. Haag, La France Proteslanle, 1" 6d.^ t. IX, p. 412-3.
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de Saravia, le 4 mai 1587, les Curaleurs et Bourgmestree nom-
mi'iil provisoirement Lucas Trelcat, qu'ils iiililulenl « Minister

van de Walschc Gcmevnle deser stede van Leyde » (c'est-a-dire

paslcur de I'Eglise wallonne de Leyde) prolesseur extraordinaire

de Iheologie, au traitement de 300 florins, en remplacement de

Hoiman ^.

Les eludiants I'ayant demande, apr^s le depart de Saravia,

comme professeur ordinaire, les Curateurs se bornent, par leur

deliberation du 9 fevrier 1588, a I'augmenter a 400 florins, a

condition qu'il fera quatre lemons au lieu de deux par semaine ^

Le 10 aout 1591, ils lui accordent les 600 florins du professeur

« ordinaire », ce qui veut dire titulaire.

Beaucoup de fiches wallonnes a Leyde concernent les Trelcat.

D'apres mes recherches aux Archives municipales de Leyde,

|e pere et le fds se firent admettre comme « bourgeois de la

ville ^ » : « Mr. Lucas Trelcat, de oude, en Mr. Lucas Trelcat de

jonge, beyde, dienaren des Woorts alhier, hen tot burgers ont-

fangende hebben overzulx den burgereedt gedaen, etc. » On
conserve a la bibliotheque de I'Universite d' Utrecht une partie

de ses cours ecrits *. II exer^a ses fonctions jusqu'a sa mort,.

survenue fin aout 1602 ^. Son fils lui succeda provisoirement,

mais mourut en 1607, date a laquelle le fameux Arminius le

rempla^a.

C'est a la meme epoque (10 aout 1591) que les Curateurs

decident d'appeler a eux, en quaUte de Premier professeur de

theologie, un Fran^ais celebre, pRANgois du Jon, plus connu

peut-etre sous le nom de Franciscus Junius ^.

11 etait ne a Bourges en 1545, et y avait ete I'eleve et

I'ami de Doneau. II faillit etre massacre a Lyon en meme
temps que son autre maitre Barthelemy Aneau et partit

1. Bronnen Leidsche Unirersileit, t. I, p. 52.
2. Ibid., p. 53-54. Cf. aussi sur Trelcat, Leltres frangaises de Scaliger, p. 344, 349-

350.
3. PooTlerboek, 1588-1602, f 169 recto.

4. Ms. Utrecht 455 (Eccl. 511) : Loci communes theologiae.

5. Bronnen Leidsche Unioersiteit, t. 1, p. 139. Acta Senatus, 1602, 29 aoQt :

« Decretuin in Sen. acad. ut ad 30 Aug. diem, Professores conveniant pullati, deduc-
turi funus Rdl. Clarissimiquc p. m. viri I). Lucae Trelcatii, hora 3a pomcridiana ».

6. On ne saurait admettre avec M. lilok, Geschiedenis van hel Xederlandsche Volk,
2* 6d., t. I, p. 600, que Junius solt un des rares huguenots qui aient influence le

calvinisnie aux Pays-Bas. 11 y en eut bicn d'autres encore. On consultera sur du
Jon, Haa^, La France Protestanle, 2'" (^d., t. V, col. 713 et suivantes, oi^ Ton trou-
vera une miportante bibliographic. Sur son arriv^e k Leyde, voir Oud-HoUand,.
t. XXVI (1908), p. 21.
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pour Geneve, ou il arriva le 17 mars 1562. En 1565, il se

dirige avec Peregrin de La Grange, du Dauphine ou ils se

trouvaient alorvS, vers Valenciennes, pour y precher « sous la

Croix »,c'est-a-dire au milieu des persecutions, oil son compagnon
-connut le martyre.

Nomme ensuite pasteur a Anvers, il fut exclu de cette ville,

en vertu de I'accord conclu entre Guillaume d'Orange et les

deputes des Eglises Reformees ; le 2 septembre 1566, il alia

exercer a Limbourg ; ensuite, nous le retrouverons a Heidelberg,

puis a Metz, ou il remplace TafTin. JeanCasimir lui donne une

chaire a Neustadt et enfin, de nouveau, a Heidelberg ^.

Son role dans la formation des Eglises Wallonnes et, par elles,

du calvinisme hoUandais, fut considerable et, s'il n'a pas redige

la Confession de Foi, dont I'original est conserve a la bibliotheque

wallonne de Leide, au moins les retouches de langage sont-elles

de lui 2. Aussi etait-ce a du Jon qu'a I'instigation du celebre

ecrivain bruxellois, Marnix de Sainte-Aldegonde, bras droit

du Taciturne, et de Loyseleur de Villiers, on avait songe pour

remplacer Feugueray, en 1579. Le 30 octobre 1579, les Curateurs

et Bourgmestres lui olTrent un traitement de 600 florins ^. II

est tente, mais le synode de Francfort auquel il remet la decision,

aux termes de sa lettre du 31 decembre 1579, datee d'Otterburg,

ou il avait fonde une Eglise fran^aise, refusa sans doute de le

laisser partir *.

La lettre des Curateurs a Junius, qui constitue leur troisieme

appel deja, est datee du 19 aout 1591. lis mettent le prix :

800 florins. La vie a rencheri, les professeurs aussi. De plus, il

aura 200 «daler» comme viatique. Honneur et profit sont, dans

une meme phrase, etroitement meles : « Songez, 6 homme illustre,

quel accroissement et quel assistance vous allez apporter a notre

Universite, quel secours a 1' Eglise des Pays-Bas et aux fideles

1. Cf. Vita Francisci Junii Bituricensis ab ipso nuper conscripta et edita a Paulo
Merula, L. B., 1594 ou 1595, in-4'', reimprimee en tete des Opera theologica, Geneve,
1607, 2 vol. in-fol. On trouvera des lettres de lui dans le recueil des Episiolae de
Vossius, Londres, 1690, in-fol., ed. par Colomies et aussi dans les volumes 103 k 105
ainsi que 268 de la collection du Puy a la Bibliotheque Nationale. II y en a
d'autres k Bale et dans divers manuscrits cit6s par Haag.

2. Selon son autobiographie. C'est dans un synode reuni a Anvers au commence-
ment de mai 1565, auquel il assista en meme temps que Marnix de Sainte-Aldegonde
et Adrien Saravia, qu'il fit approuver la revision de la Confession de foi qu'il avait
faite a la demande des Eglises. Cf. Livre Synodal, p. 12, preface de Bourlier.

3. Cf. Bronnen Leidsche Universiieii, t. I, p. 13 et pieces 56 et 58, 31 decembre 1579.
I,c refus est du 26 avril 1580, p. 13.

4. Bronnen Leidsche Universiieii, piece 58 p. 77*.
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(le la vraie Relij^ion ; songez eiifiii au solide honneur et au h^nt'

lice que vous eii relirerez ^ »

L'expr^s, qui a apporte cetle lelire, est un personnage qui»

aujourd'hui encore, joue, dans les Universiles hoUandaises, un

rdle important : c'est le « Pedel >» ou bedeau. Huissier, massier,

appariteur, factotum, secretaire, il est tout cela el bien plus

encore. Dans le cas present, il a un nom, el un iiom destine a

devenir illustre, c'est Loys Elzcvier, I'imprimeur et libraire

de rUniversite, installe dans une loge a I'entree des amphi-

theatres et ancetre d'une celebre dynastie. Le 28 octobre 1591 K
il rentre de Heidelberg, sans avoir pu rencontrer Junius, parti

pour la France. Les Curateurs et Bourgmestres proposent

d'ecrire a Tuning, qui est en ce moment, dans ce pays, a la

recherche de Scaliger : il est probable qu'il trouvera du Jon dans

I'entourage du roi Henri IV.

On decide de faire recrire a Junius a Heidelberg, par Douza,

le 8 fevrier 1592 ^ car, aux termes d'une lettre que le theologien a

ecrite a Vulcanius, le 4 decembre precedent, il y a des chances

pour qu'il vienne et, le 3 mars ^ il annonce a celui-ci son

arrivee.

. II n'est quelquefois pas mauvais de se faire prier, car, le

8 aout 1592^, les Curateurs et Bourgmestres le nomment Pre-

mier professeur de theologie, au traitement de 1.200 florins, avec

effet retroactif au 20 juillet et deux cents urijksdaalders » de frais

de voyage.

En 1597, il remplace, en quahte de professeur d'hebreu,

Raphelengius ou Raphelengien, decede (Resolution du 11 aout

1597). II abandonne cette chaire en 1601 et revolt une coupe de

cent grammes (Resolution des 8-9 aoiit) *. Sa fin est proche.

Cependant, le 29 juillet 1602, il ecrit dans VAlbum amicorum

de Boot, et nous invoquerons souvent ces sources precieuses et

presque inexplorees que sont les « Album amicorum » que les.

etudiants faisaient signer a leurs maitres et a leurs amis :

Non hie iviijioo iriStov sed veritatis campus
In quo Deus dux nobis est, et fldes lux

;
quicunique

1. Bronnen Leidsche L'niversiteU, t. I, p. 182*. Sur Louis Klzcvier (| 1617) voir
A. Willems, Les Elzevier... Bruxclies, 1880, in 8°, not. p. xi.i.

2. Ibid., t. I, p. 66.

3. Ibid., p. 70.

4. Ibid., pi<^cc n" 186, p. 198*.
5. Ibid., p. 71.

6. Ibid., p. 136.
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vivimus non nos, sed Christus vivit in nobis. In his esto,

mi Booti, ut maneas in Cliristo et Christus in te.

Fr. Junius Everharto Bootio discessuro

scripsi.

Lugduni Batavorum a. d. IIII Kal.

August. MDC 1 1 1.

La pieuse ame du doux theologien est tout entiere dans ces

lignes ; cette ame, il allait la rendre a son Dieu, le 23 octobre 1602,

car, le lendemain de cette date, les « Actes » du Senat ^ portent

:

« Decretum 1) ut per literas significetur D. D. Curatoribus

D. Franciscum Junium ad 23 hujus mensis diem suum obiisse ;

efferendum 25, hora 2a pomeridiana
;

2) ut vocetur ad funus universus Magistratus.

3) ut D. Gomarus habeat orationem funebrem, statim a fu-

nere.

4) ut Programmate vocentur studiosi et membra Acad, ad

deducendum funus. )>

Tout est prevu : I'enterrement, qui aura lieu le 25 octobre 1602,

a deux heures de I'apres-midi, les convocations a la municipalite,

aux etudiants, a tons les membres du corps universitaire et

enfm le discours funebre de Gomar ou Gomarus, a Tissue de la

ceremonie.

Gomarus celebrant Junius, singulier rapprochement. Non pas

que du Jon fut d'un calvinisme moins rigoureux ou moins

orthodoxe, mais combien sa religion etait plus conciliante

que celle de ce theologien, qui allait devenir le farouche

adversaire d'Arminius et qui allait fomenter les querelles theolo-

gico-politiques, ou son pays pouvait sombrer ^.

Du Jon n'avait-il pas dit dans son ouvrage prefere, rE',pr,v'.x6v

sive de Pace Ecclesiae catholicae inter Christianos ^ public a

Leyde, en 1593, que protestants et catholiques, habitant la

demeure du meme Pere, doivent se traiter en freres ? II est

vrai qu'il ajoutait que les premiers sont obliges de se retirer

dgins un corps de logis particulier, pour eviter I'infection, mais

ceci n'est qu'une concession a I'esprit du temps. II tenait a ces

1. Ms. de la Bibliotheque de rUniversite d'Utrecht, n" 1686, Album E. C. Boot,
f° 18 a.

2. Bronnen Leidsche Universiteit, t. I, p. 140.
3. Gomar avail ete prolesseur a 1'Academic protestante de Saumur, comme le

fut un peu plus tard Burgersdijk. Sur Gomar voir : Leltres francaises de Scaliner,
M. Tamizey de Larroque, p. 344, 349-350.

4. Haag, La France Protestante, 2" ed., t. V, col. 718, no XXI.
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idecs de tolerance relative, puisqu'il les developpe dans son

Amiable Confrontaiion.

On eprouve une ccrtaine satisfaction a constater que la France

n'exportait pas uniquement les plus purs produits de I'into-

lerance calviniste. Au reste, si les Hollandais se garderent

d'appeler chez eux Castellion, I'admirable apdtre de la tolerance,

au moins publierent-ils ses oeuvres, dans Toriginal et en traduc-

tion, des 1613 K

Junius ou du Jon devait laisser aux Pays-Bas autre chose que

des oeuvres de papier : allie a la fille de Jean Corput, bourg-

mestre de Breda, la deuxieme des quatre epouses qu'il eut,

il engendra plusieurs enfants, dont Elisabeth, connue par son

mariage, le 18 aout 1607 2, avec le celebre philologue Gerard

Vossius, un des premiers professeurs et fondateurs d€ 1' « Athe-

naeum illustre » d'Amsterdam.

De son troisieme mariage avec Jeanne Lhermite, d'Anvers,

il eut un fils, qu'il appela Francois, comme lui, et qui, ne a

Heidelberg, en 1589, devint un des bons philologues du
xvii^ siecle, ancetre de nos germanistes actuels, par ses etudes

sur I'anglo-saxon et le frison ^ II vecut surtout en Angleterre,

a Oxford, oii il attira son neveu, Isaac Vossius. II y mourut Ic

19 novembre 1677.

Le tableau de I'enseignement frangais de la theologie a I'Uni-

versite de Leyde, entre 1592 et 1602, avec ses deux professeurs,.

Frangois du Jon et Luc Trelcat, serait incomplet, si Ton ne faisait

une place a deux hommes, dont il convient de dire quelques mots.

Le premier est Jeremie Bastingius ou Basting, ne a Calais

en 1554 *, de parents originaires d'Ypres. LesCurateurs avaient,

maintes fois aussi, essaye de I'attirer aupres d'eux ^. II avait

ete nomme, en 1593, en remplacement de Keuchlin, directeurdu

College des Theologiens, boursiers des Etats*, mais des troubles

1. Sur S^b. Castellion, voir la thfise de M. F. Buisson : S^baslien Castellion, Sa
vie el son oeuvre (1515-1563), Paris, Hachette, 1892, 2 vol. in-S", et Et. Giran, S^b.
Castellion rt la Rdforme calviniste... Paris, Hachette, 1914, 1 vol. in-12, p. 493 et 494.
Cf. p. 497 ce que Coornhert, pr^curseur d'Arininius, ^crit au sujet de Castellion.

2. Cf. Haat?, loco cit. col., 726, et Cuno (Fr. W.), Franciscus Junius der Aellere,
professor der Theologie und Pastor (1545-1602), Amsterdam, 1891, in-8<'.

3. II ne faut pas confondre ce Francois Junius le jeune avec son contemporain
anglais Patricius Junius (Patrick Young, n6 -k Scaton le 29 aoQt 1584, niort en 1652,
philologue dgalement connu).

4. Cf. Bulletin Eglises wallonnes, t. IV, p. 292-3.
5. Notamment en 1582. Cf. Resolutions des Curateurs du 16 mai 1582, dans

Bronnen Leidsche Vniversiteil, t. I, p. 33 et en 1587, t. I, pp. 51, 52, 51.
6 Cf. Acta Senatus du 19 septembre 1593 dans Bronnen Leidsche Unioersileilf

t. I p. 74.
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ayant eclate contre le « Regent », troubles au cours desquels il

y cut un mort, on le congedie et, pour le consoler, on le nomme,
le 24 mai 1595, professeur de theologie, au traitement de 1.000 flo-

rins. II fut Fun des personnages marquants de I'Universite de

Leyde, jusqu'a sa mort, survenue le 16 octobre 1598 ^.

Le second theologien frangais auquel je faisais allusion etait

encore trop jeune pour etre dejacelebre, mais il allait le devenir,

dans la premiere moitie du xvii^ siecle, c'est Pierre du Moulin,
Conrart lui ecrira, le 20 mai 1636 2, ce bel eloge, dont il reste

assez, meme si on fait la part de la flagornerie inseparable de

la phraseologie complimenteuse du temps :

« Car, bien que j 'admire en vous, Monsieur, les traces de la

Nature et les tresors que I'estude et les sciences vous ont fait

acquerir, je mets toutesfois ces biens-la au dessous de ceux que

vous avez receus immediatement du Ciel. La Philosophic et

r Eloquence ne sont que des Instruments dont vous vous servez

pour mettre en ceuvre les pierres precieuses de la Theologie. Vous
avez joint la subtihte d'Aristote, I'elegance de Ciceron et la

briefvete de Seneque avec la doctrine de Saint Paul et avez

arrache, par la force et la nettete de votre stile, les epines de la

scholastique, qui rendoyent les plus sublimes mysteres de nostre

foy si ardus et si difficiles a comprendre. »

C'est au sujet de Pierre du Moulin que Malherbe, ayant un

jour trouve chez M™® des Loges un-des hvres que le theologien

avait diriges contre le cardinal du Perron, ecrivit ces vers ^
:

Quoique I'auteur de ce gros livre

Semble n' avoir rien ignore,

Le meilleur est tousjours de suivre

Le Prosne de nostre cure.

Toutes ces doctrines nouvelles

Ne plaisent ciu'aux folles cervelles ;

Pour moy, comme une humble brebis,

Sous la houlette je me range :

II n'est permis d'aimer le change
Qu'cn fait de femmes et d'habits !

1. Fichicr Bibliothcquc Wallonne de Leyde, Anno 1598 : « De bocdcl van Jcre-
mias Bastingius kwam aan de Weeskamer te Leiden », c'est a dire : le mobilier de
Jer6mie Bastingius est transfere a la Chambre des orphelins a Leyde.

2. Copie contemporaine d'une lettre de Conrart a Pierre Du Moulin, datee de
Paris, 20 mai 1(536. Bibliotheque de I'Universite de Leyde, ms. du xvii* siecle.

3. Cf. Tallemant des Reaux, Hisloiiettes, ed. Paris et ]Monnicrque, t. I, p. 2S5.
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Pierre du Moulin, fils de Joachim, ne le 16 octobre 1568, au

chateau de Buhy en Vexin, pr^s de Mantes, entra au college

de Sedan a dix ans ^ Abandonn^ par son p^re avec 12 ecus, il

86 rend en Angleterre, a Cambridge. II quitte cette ville

pour Leyde en 1592. Ce n'est pas la premiere fois que, de

Sedan, nous voyons qu'on se dirige vers la Hollander. Ce n'est

pas la premiere fois non plus qu'un Fran^ais va aux Pays-

Bas, apr^s avoir passe par I'Angleterre, oil les refugies flamands

sont si nombreux. Suisse, Alsace, Provinces Rhenanes (Heidel-

berg surtout), HoUande, Angleterre dans le dernier quart du
xvi® siecle, sont, le long des fronti^res de France, autant de

bastions avanc6s ou de glacis, pouvant servir aux Huguenots,

ou de reduit de defense ou de base d'attaque contre le catho-

licisme.

Pendant la traversee, du Moulin perd ses livres, le meilleur

de ses biens *. Au bout de deux mois nous le trouvons co-recteur,

e'est a dire censeur dans un college, oil il enseigne le grec, la

musique, Horace, etc. * ; on etait la-bas si accueillant aux

Fran^ais que bientdt, a 25 ans, on va le nommer professeur a

rUniversite.

Substituons, une fois de plus, des dates precises, empruntees

aux sources, aux indications vagues des biographes : le 11 juillet

1593 ^ les Curateurs et Bourgmestres nomment Petrus Moli-

NAEUS professeur extraordinaire, ce qui veut dire charge de cours,

comme successeur de 1'Anglais Ramsaeus ou Ramsay, au traite-

ment de 300 florins. C'est la moitie de ce que touche en moyenne

un titulaire, mais, pour notre jeune homme, c'est la fortune

;

d'ailleurs il semble qu'on soit tr^s satisfait de lui puisque, le

9 fevrier 1595, on I'augmente a 400 florins *.

Le 24 fevrier 1598, dans les Resolutions des Curateurs', il est

question de I'imminente demission du professeur de physique

1. Haag, La France prolestanle, 2" ^d., t. V, col. 800.
2. Cf. plus haul ce qui est dit de Louis Cappel et au livre I, cc qui est icrit k

propos dc Jean de Schelandre, p. 28.

3. Cf. ses Voiiva Tabella.

4. Cf. Tautobiographie de du Moulin, parue dans le Bulletin de la SocUU d'his-

toire du Proleslantisme fran^ais, t. VII, p. 170-222 ct G6d6on Govry, Pierre du
Moulin, essai sur sa vie, etc., 1888.

5. Bronnen Leidsche Universileil, t. I, p. 76.
(). Ibid., p. 90.

7. Ibid., p. 112 : f Hierby gevoecht dat alsoe Petrus Molineus, professor Physices,
zijn dienst ende professie van meyningc was te renuncioren aen de Curateurs, om
redenen hy sich wilde ofte nioste bcgeven in Vrankrijk door versoeck van sljne

ouders. »

12
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Petrus Molinaeus, qui veut ou qui doit se rendre en France a

la requete de ses parents. C'est Vorstius qui lui succedera
; quant

a Pierre du Moulin, on lui accorde demission honorable de ses

fonctions et, comme « reyspenning » ou argent de route, on lui

octroie six semaines de salaire. Ce n'est que d'un bon serviteur

que Ton se separe ainsi. II s'etait vu conferer, en 1594, avec

dispense de these, le grade, encore aujourd'hui tres envie en

HoUande, de Doctor honoris causa ; il figure en eflet dans la

liste dressee par le secretaire Vulcanius (de Smet) : Catalogus

eorum qui, nullis Thesibus publice aut privatim dispuiatis, tiiulo

honoris academici sunt donati ^ avec la mention suivante :

« Petrus Molinaeus, Gallus, Logices Professor extraordinarius

in Academia Leidensi sulTectus in locum Jacobi Ramsaei.

An. 1594. Magist. Artium.

»

Le motif de son depart, I'ordre de ses parents, etait-il un
pretexte ? nous n'en savons rien ; toujours est-il que son pere,

qui ne I'avait pas vu depuis neuf ans, ne le reconnut pas ^.

De cette epoque hollandaise de la vie de Pierre du Moulin

qui, nous I'avons lu, n'etait pas encore pasteur (il ne re^ut

I'imposition des mains qu'en 1599), datent ses Elementa

logices, publics a Leyde en 1596, traduits en francais, Paris,

1624^. II put se vanter plus tard d'avoir vuimprimer treizefois

son De relatis, pubUe a Leyde en 1597, in-4o, et son De indole et

virtute, meme lieu, meme date.

Le reste de son oeuvre et de sa longue et laborieuse vie, qui

se termina a Sedan, le 10 mars 1658, ne nous concerne point.

Qu'il nous suffise de rappeler que sa demi-soeur, Marie du Moulin,

epousa en secondes noces Andre Rivet (elle avait alors 47 ans et

son deuxieme mari 49) et que cet Andre Rivet, theologien pro-

testant, non moins celebre que son beau-frere, nous le trouverons

professeur a Leyde en 1620 *.

Si Ton ajoute qu'un fils de Pierre du MouHn, qui s'appelait

aussi Pierre, et etait ne a Paris en 1620, fit des etudes a Leyde

1. Bronnen Leidsche Universiteii, t. I, p. 459* et 460*.
2. On chercha k ravoir du Moulin k I'Universite de Leyde en 1611 (cf. Memoires de

du Plessis-Mornay, t. II, p. 225) et en 1619 (cf. Bronnen Leidsche Universiteii, t. II,

p. 88).

3. Cf. Haag, La France Protestante, 2" M., t. V, col. 808, et la preface dc I'ouvrage
de du Moulin. Je n'ai pas trouve de trace de ce concurrent, Durant de Hautefon-
taine, qui I'aurait roue de coups (cf. Haag, op. cit., t. V, col. 1025-G).

4. C'est en aout 1621 qu'il epousa Marie du Moulin, apres avoir perdu sa premiere
feinme, I'annee precedente.
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€t y i'ut re^u docteur en thdologie, le 17 mai 1643, par le messin

Polyander^; que la soeur de ce Pierre junior, nomm6e Marie,

s6journe en Hollande chez son oncle Rivet (elle est rc^ue membre
de Teglise de Leyde en fevrier 1649) ; que Louis du Moulin, autre

fils du c61^bre ministre, etait deja devenu docteur en medecine

k Leyde, le 23 Janvier 1630 ^ et occupa ensuite a Oxford la

chaire d'histoire, pendant le protectorat de Cromwell ^ ; si Ton

remarque en fin que la petite-fdle du patriarcheprotestantepouse,

€n 1684, Jacques Basnage et passe en Hollande avee cet illustre

r6fugi6 de la Revocation *, Ton verra se nouer les fils conducteurs

du grand Refuge^.

Ainsi, entre 1592 et 1602, tout un petit groupe de profes-

seurs frangais se forme a I'Universit^ de Leyde : du Jon

ou Junius, Luc Trelcat ou Trelcatius, Basting ou Bastingius, du

Moulin ou Molineus, et, etant donnee la verve toute parisienne

de du Moulin, dont I'esprit etait tres acere ^ Ton ne devait pas

s'ennuyer, car Pineau ecrivait un jour a son oncle Rivet, k

propos de M. de Sardigny : « J'ay souvent pris un singulier

plaisir, a le voir avee Monsieur du Moulin a Sedan : c'etoit

•entr'eux a qui en diroit le plus et des meilleurs ». La gaiete

fran^aise est eternelle, meme parmi les theologiens !

1. Cf. Bronnen Leidsche Universiteit, t. II, p. 243 et Haag, La France Proteslantef
2« ^d., col. 824.

2. Cf. Bronnen, t. II, p. 144.
3. Haag, La France Protestante, 2« ^d., t. V, col. 827.
4. Cf. Bulletin Eglises Wallonnes, 2^ s6rie, t. IV, p. 368.
5-. Ce n'est pas tout : par le meme Bulletin, 2* s^rie, t. Ill, p. 59, on verra que

-Cyrus du Moulin, en 1634, pasteur a Limbourg, prisonnier des Espagnols, est d61ivr6
en 1636 ; et qu'en 1664 Henry du Moulin, fils de Pierre, et r6fugi6 venant du Havre,
est appeld k Middelbourg, le 19 aoiit, comme pasteur.

6. Lettre d'Andr6 Pineau k Andr6 Rivet, de Paris, 14 octobre 1645 ; Ms. de la

Biblioth^que de Leyde, Q 286, t. II, f" 70 verso : « fa est6 |il s'agit de Monsieur de
Sardigny

I
un des plus deliez courtisans de son temps. 11 est bien mort des bons mots

avee lui. J'ay souvent pris un singulier plaisir k le voir avee Monsieur du Moulin...
•etc. »





CHAPITRE V

UN FAMEUX BOTANISTE ART^SIEN ! ChARLES DE l'EsCLUSE

(1593-1609)

Comme les amis de Boileau allaient le retrouver dans sou

jardin d'Auteuil pour couverser avec lui, il est probable que les

quatre theologiens frangais, curieux qu'ils etaient des ceuvresde

Dieu, se rendaient parfois, apres leurs cours, dans le grand

« Hortus » ou jardin botanique, situ6, alors comme aujourd'hui,

derri^re la vieille eglise abritant I'Universite, et qui s'etendait

jusqu'au fosse de la ville, dit « blanc fosse » ou « Witte Singel » i.

La les accueillait un illustre vieillard, un FranQais encore,

qu'on appelait Clusius, dans le verbiage erudit du temps, mais

qu'ils nommaient plus familierement de son vrai nom, M. de

I'Escluse, car il etait d'Arras. C'etait deja un venerable septua-

g^naire : il etait ne en 1524.

Seul il avait ete juge digne de succeder a Leyde au Flamand

Dodonee 2, et il est encore tenu aujourd'hui pour un des plus

grands botanistes qui ait jamais existe.

Sa carriere avait ete mouvementee, comme celle de presque

tous les grands savants de la Renaissance, surtout quand ils

etaient n6s dans ces Pays-Bas d'oii partirent tant de messagers

et d'annonciateurs de la civilisation europeenne. On le rencontre

en son jeune age a Gand, a Louvain, oil, en 1546, il fait son droit;

a Marbourg, oil il etudie la philosophic; a Wittemberg, oil il voit

Melanchton *. En 1550, il visite Francfort, Strasbourg, la Suisse,

Lyon, et en fin Montpelher, oti il devient medecin, comme

1. Beaucoup de professeurs habitcnt encore le long de ce « losse ».

2. Un autre de nos mcilleurs botanistes du xvi« sifecle : Mathieu de Lobel ou
Lobelias (d'oil le nom de la famille des Lob^liacces), n6 h Lille en 1538, avait Hi, k
Delft, le medecin particulier de Guillaume d'Orange. II passa ensuite en Angleterre,
o(l il mourut le 3 mars 1616. Cf. llaag, La France Prolestante, V 6d., t VH, p. 104.

3. Haag, La France Proleslanle, l'« ^d., t. VII, p. 26.
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naguere Rabelais. Rondelet, chez qui il prend pension, dirige

ses etudes avec Laurent Joubert. II retourne a Arras, passe deux
ans a Paris. En 1564, il explore I'Espagne et le Portugal, pour
en etudier la flore. Maximilien II I'appelle a Vienne, ouil dirige

ses jardins, pendant quatorze ans. En 1587, il se fixe a Francfort ^.

Une luxation de la hanche le force a ne marcher qu'avec des

bequilles.

. C'est pourtant, ace moment meme que, malgre cette infirmite,

rUniversite de Leyde songe a lui confier la direction de son

« Hortus ».

Ce dernier datait du jour, 17 mars 1587 ^, oil les Curateurs de-

manderent aux Bourgmestres de transformer le terrain sis

derriere I'Universite (« de plaetse achter de Universiteit ») en

jardin medical, car la botanique eut la meme difficulte que la

chimie et les autres sciences a se degager de I'utilitarisme. Notre

Jardin des Plantes lui-meme n'est-il pas le « Jardin des Plantes

medicinales », eree, en 1626, par Guy de la Brosse ?

A cause de son invalidite, dans Tincertitude sur les conditions

trop modiques qui lui sont faites, de I'Escluse refuse « de

prefecture van den hof der medicynen ». Tel est le sens de

sa lettre, que Fr. van Hogelande, frere de I'alchimiste Theobald,

communique aux Curateurs et Bourgmestres dans leur seance

du 8 fevrier 1592 ^.

Apres une seconde lettre, adressee au meme correspondant, les

Curateurs et Bourgmestres decident de lui aecorder un traite-

ment de 300 rijksdaalders et ses frais de voyage ; ceci, apres une

nouvelle missive qu'il a ecrite a Hogelande. Elle est admirable

de probite et de na'ivete. De I'Escluse n'est pas ambitieux ni

avare, ni fatigue de la modicite de son sort, mais, a son age,

il a besoin d'une nourriture un pen plus delicate. II lui faut, pour

ses besoins quotidiens, du bois, une chandelle, des livres et un

1. Th. van Hogelande y adresse encore sa lettre du 5 novembre 1592 : » in die

behaussing von Doctor Vetter op den Oldenkorenmarckt ». Cf. Jaeger (D' F. M.),

Hiatorisehe Studien, Bijdragen tot rfe kermis van de geschiedenis der natuuriveten-

schappen in de Nederlanden gedurende de 16* en 17« eeuiv. (c'est-a-dire : contribution

k I'histoire des sciences naturelles aux Pays-Bas aux xvi« et xvii'' siecles) ; Groningue,
J. B. Wolters, 1919, 1 vol. pet. in-4°, PH., p. 27.

2. Bronnen Leidsehe Universiteit, t. I, p. 51. L'Hortus ne date done pas de 1577,
comma le disent par erreur Meyer, Geschichte der Botanik, t. IV, p. 263 et Tannery,
dans Lavisse et Rambaud, Histoire Generate, t. V, p. 461. Le Jardin Royal de Paris,

au Louvre, est de 1597 ; celui de MontpelDer, de I'ann^e suivanie.
3. Bronnen Leidsehe Universiteit, t. I, p. 70. L'6pitre, fort int^ressante et fort

belle, est publi^e page 193*, n» 180 ; voir aussi n" 190.



Planche XXII a.

^^fS^^^t^

GAJ^OIUS CLUSIUS CLARIS5.

BOTANICUS PROFESS. HONC«.

Charles de l'Escluse, d'Arras,

PROFESSEUR DE BOTANIQUE A l'UmVERSITE DE LeYDE (iOqS- 1609).

(D'apros Meursius, Athenae Batavae, 1G25).

Planche XXII b.

yirtute 6c Gcnw.

LutJum 'Bcitaruorivm. xtV- Ctd-^ov»mhr hkoiic <.olc-Uc iJ-Ujtu).

AUTOGRAPHE DE DE l'EsCLUSE DANS l'AlbUM AMICORUM DE BoOT.

(Bibliolhiquc de I'UniversiWd'Ulrecht, n° 16S6).
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serviteur qui I'aide aux soins du Jardin aussi bien que pour

fairc scs courses en ville, car il est impotent.

Mais, lui ferait-on un pont d'or, et ici se marque la conscience

du savant, il ne saurait venir avant I'automne de Tannic 1593 \
car il lui faut non seulement achever ses travaux, mais attendre

une saison appropriee pour transplanter les tubercules * qu'il

cultive dans son jardin et qu'il veut emporter k Leyde.

Peut-etre s'agit-il de la pomme de terre, dont il r^pandit la

culture, notamment en Picardie.

Dans leur lettre du 12 aout 1592 ^ les Curateurs et Bourg-

mestres, abandonnant I'intermediaire de Hogelande, s'adressent

directement a Clusius, lui exposent leur desir de voir un homme
de sa reputation, exposer a jours et aheures fixes, dans I'Hortus,

en vue du progres des sciences medicales et naturelles, les vertus

des simples.

Ce sont en somme des lemons de choses, fondles sur Tobserva-

tion de la nature, qu'on lui demande, et non plus I'^tude des

textes anciens. Pas de cours publics: mais que, seulement, r6t6,

quand il fait beau, c'est-a-dire lorsque les plantes poussent

vigoureusement, chaque jour, I'apres-midi, au moment du

coucher du soleil, il se rende au jardin pour expliquer a ceux

qui le lui demanderont, les noms des herbes et dise, sur leur

histoire et leurs vertus, ce que bon lui semblera. Qu'en hiver

il se borne, deux fois par semaine, pendant une heure, a montrer

les aromates, les pierres, les terres, les metaux et les autres

produits servant a la medecine ou, si cela lui est trop penible,

qu'il se contente d'assister le professeur charge de cet enseigne-

ment.

Les 300 dalers par an et les frais de voyage qu'il demande, il

les aura, tan I on tient a I'ornement que sa presence apportera

k I'Academie.

Le 6 septembre 1592, de I'Escluse adhere a I'offre qui lui est

faite, a condition de ne pas etre force de faire des cours * : il

est un peu tard pour debuter et entrer dans I'arene a

soixante-six ans. S'il se sent assez valide, il se propose, par

1. La lettre a iU ^crite vers le 21 juin 1592.
2. « Expectanda tamen Csset commoda tempestas eximendi bulbaceas et tubero-

sas stirpes » ; cf. Bronnen Leidsche Universiteit, t. I, p. 203*.
3. Bronnen Leidsche Universiteit, t. I, p. 204*, n" 193.
4. Ibid., lettre n" 202, p. 231*.
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contre, de faire, avec les etudiants, des excursions dans les

dunes pour en explorer la flore.

II prie qu'on le dispense aussi des cours prevus pour I'hiver,

parce que, avec une modestie rare au xvi^ siecle, il avoue son

ignorance relative, au sujet des metaux. Les conditions qui lui

sont faites, il les accepte, puisqu'elles lui assureront une frugale

aisance et il rappelle que, dans le transport du mobilier, doivent

etre compris oignons et tubercules, « ses delices ».

Gomme ses semences lui tiennent autant a cceur que si c'etaient

ses enfants, avec des recommandations et des precautions mater-

nelles, il en envoie aux Curateurs et Bourgmestres, des le 15 no-

vembre 1592 ^.

Regulier comme une plante qui pousse, le bon vieillard arrive

a Leyde au moment fixe, le 19 octobre de I'annee suivante,

puisque van Hout ^ secretaire des Curateurs, introducteur et

ami de la Pleiade fran^aise aux Pays-Bas, note dans son journal

:

« Clusius quam binnen dezer stede, den 19 octobris 1593 ^ ».

II aura done pu prendre part a la deliberation a laquelle le Col-

lege des Bourgmestres convie, le 9 Janvier 1594, les professeurs de

medecine et de physique, a la requete de la cour supreme de Hol-

lande, pour savoir si les sorcieres, jetees a I'eau surnageaient

!

Le chemin de la vraie science etait encore bien long a parcourir.

A mesure que les ans pesaient plus lourdement sur lui, ses fonc-

tions semblent etre devenues simplement honorifiques, et il

n'est desormais question dans les documents, que de Cluyt

ou, apres la mort de ce dernier, en 1598, que de Petrus

Paau, comme « praefectus horti ».

Cependant, on convoque encore Clusius aux funerailles d'un

curateur, le 2 decembre 1601 ^. En 1598, il trace d'une main

1. Bronnen Leidscbe Universiteil, t. I, p. 238*, n" 213. On y trouvera un inven-
taire des plantes envoy^es, qui constitue le n° 214.

2. Sur van Hout, voir I'ouvrage de M. Prinsen (J. Lzn), devenu, depuis, profes-
seur de litt^rature n^erlandaise a 1' University d'Amsterdam : De nederlandscbe
Renaissance-dichter Jan Van Hout, Amsterdam, Maas et van Suchtelen, 1907,
pet. in-4o, pi. Du meme, un article dans le Nieuiv Ned. Biogr. Wdb., t. II, col. 608
a 612 et une 6tude dans la Revue de la Renaissance, t. VIII, 1907, p. 121. Voir aussi
la these recente de doctoral de rUniversit6 de Paris, sur L' Alternance binaire dans
le vers neerlandais du XVI^ siecle, par M. J. van der Elst, Groningue, Jan Haan,
1920, in-8.

3. Bronnen, t. I, p. 77. Bronchorst dans son Diarium (1591-1627), ed. p. J, C.
van Slee, La Haye, 1898, 8°, p. 65, ne mentionne point I'arrivee de Clusius. On
trouvera au t. I, p. 294*, n° 263 des Bronnen, une lettre de Clusius k Douza,
du 10 mars 1594. Dans une missive des Bourgmestres ^ ce dernier, Cluyt, phar-
macien, est d6sign6 comme assistant de de I'Escluse.

4. Bronnen Leidsche Universiteit, t. I, p. 134 : « Placuit Senatui et ut id ipsum
signiflcetur etiam DD. Scaligero, Clusio et Cuchlino. »



UN BOTANISTE ART6sIEN I CHARLES DE L*£SCLUSE 185

nette mais un peu tremblaiite, avec une 6crilure assez appr6t6e,

sur I'album d'Everard Boot, ces mots (cf. pi. XXII): «Virtutc

et genio », devise qui s'adaptait admirablement ^ sa vie.

II s'endormit doucement k Leyde, le 4 avril 1609, dans sa

quatre-vingt cinqui^me annee *.

De I'Escluse est enterre dans I'eglise Saint-Pierre de Leyde,

ce Pantheon des gloires hollandaises, ou reposent aussi le

grand Huygens, le physicien ; Jan Steen, le peintre ; Dodonee,

I'emule de Clusius ; notre genial Scaliger et Polyander, si bien

que ce Pantheon n'est pas moins dedie a nos gloires qu'a celles

des Pays-Bas et que ceux d'entre nous qui ont le culte des

ancetres et le respect de notre pass6 scientifique, doivent venir

mediter sous ces voltes en tiers-point et dans ces nefs que le

calvinisme a denudees de tentures et d'images.

1. Haag, La France protestante, 1" 6d., t. VII, p. 26.

\





CHAPITRE VI

LE PLUS GRAND PHILOLOGUE DU XVI® SINGLE I JOSEPH-JUSTE

SCALIGER (1593-1609)

J'ai nomme Scaliger ; il fut I'ami de de I'Escluse pendant toule

la dur6e, sensiblement la meme, de leur sejour a Leyde, et ils

s'y Meignirent en meme temps, aux limites de la vieiUesse.

Ce que la decouverte d'une fleur etait pour de TEscluse, et

elle Templissait d'une joie aussi grande que s'il avait trouve un
tresor, la decouverte d'un manuscrit I'etait pour Scaliger. La
precision merveilleuse que le premier mettait a classer une

plante, celui-ci I'appliquait a decrire un palimpseste. NuUe
rivalite entre eux, puisque I'objet de leurs soins etait bieu

different. Un zele pieux pour la vraie religion, selon eux,.

la doctrine de Calvin, les reunissait dans le temple wallon, qui^

a la meme date fatale de 1609 et dans la meme ville de Leyde^

devait assembler leurs os a la place, dit-on, d'ou ils ecoutaient

le sermon. Plus tard, en 1823, on transporta leurs cendres dans

celte 6glise de Saint-Pierre, dont nous parlions a la fm du cha-

pitre precedent.

11 m'a fallu longtemps pour y relrouver la tombe parmi les

dalles : elle etait a demi cachee sous les gravats des reparations

et les planches destinees aux echafaudages. Bientot, sous le

balai du bedeau, dans un coin du transept nord, se dessinerent

les lettres en creux de I'inscription (cf. pi. XXV), dont void,

la restitution :

JOSEPHUS JUSTUS SCALIGER
JUL. CAES. F.

HIC EXPECTO RESURRECTIONEM.
TERRA HAEC AB ECCLESIA EMPTA EST

NEMINI CADAVER HUC INFERRE LICET *.

1. Restita^ h raide de Van Mieris, Beschruving der stad Leuden, Leyde, L I, 1762,
p. 91 ; le t. II est de 1770, Pll.

Je remercie le jeune et savant helleniste de 1' University de Bruxelles, M. H. Grd-
goire, d'avoir bien voulu relire le diapitre consacri k celui qu'U consid&re comme
le plus grand philologue de tous les temps.
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(( Joseph Juste Scaliger, fils de Jules Cesar ; en ce lieu j' attends

la Resurrection. Cette terre a ete achetee a I'Eglise ; il n'est

permis a personne d'y ensevelir un cadavre. »

Helas ! des Vandales ont brise la pierre sacree, sans doute, lors

du transfert du corps, pour la faire entrer dans je ne sais quel

groupement de dalles nobiliaires. Aujourd'hui, les professeurs

memes de I'Universite qu'il honora, ignorent souvent I'existence

de cette tombe.

Pourtant Thomme qui dort la, s'il fut petit de corps, fut grand

par I'esprit. C'est un des geants du xvi« siecle, un de ces hommes
•dont le savoir encyclopedique illumina les ages et dont, aujour-

d'hui encore, la philologie comrne I'histoire, continue a exploiter

les decouvertes, II est, en lui-meme, la Renaissance, car I'anti-

quite entiere revivait en ce vaste cerveau. II en savait les textes

par coeur, il en recherchait les monuments et les manuscrits ;

malheureusement il croyait qu'ils etaient toute la science

humaine ; ce passe etait si grand et si cher a ses yeux
qu'il suppleait le present et contenait I'avenir. C'etait la cle

magique de tons les problemes qu'il pensait posseder, et

c'est pourquoi il traita, avec une incompetence egale, mais

une erudition formidable, de la quadrature du cercle, du perce-

ment des isthmes et de la medecine ; mais son Emendatio tem-

poTum, malgre les prejuges anti-papistes qui la rapetissent, reste

un monument remarquable et Tamizey de Larroque a pu dire

a bon droit que Scaliger etait le createur de la science chronolo-

gique et de la science epigraphique ^.

Au reste, quand meme I'oeuvre entiere serait caduque et

inutilisable, ce qui n'est point, Scaliger est un des hommes dont

I'exemple et Taction furent immenses. II est I'honneur de la

philologie frangaise qui, apres I'italienne, avec plus d'exactitude

•et moins d'imagination que celle-ci, devanga toutes les autres

;

il fut I'honneur aussi de I'Universite de Leyde, qui sut se I'atta-

cher.

Lorsqu'un historien fran^ais, Charles Nisard, voulut, dans un
livre, d'ailleurs passionnement injuste, et qui, en ce qui touche
notre auteur, a plutot les allures d'un pamphlet que d'une etude,

rassembler trois des plus grands savants du temps, sous une
meme rubrique : Le Triumvirat Litteraire an XVI^ siecle \ il

1. Lettres frangaises de Scaliger, ed. Tamizey de Larroque, p. 8.
2. Paris, Amyot, s. d., in-8° [1852].
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r^unit Juste Lipsc, Joseph Scaliger el Isaac Casaubon. N*est-il

pas curieux que rUuiversite de Leyde se soil associe les deux
premiers et qu'elle faillit avoir le troisi^me, que rAngleterre

garda ?

Joseph Juste de I'Eseale ou de la Scala etait ne a Agen,
dans la nuit du 4 au 5 aodt 1540 *, le dixi^me des quinze enfants

que Jules Cesar Scaliger eut de sa femme Andiette de Roques-
Lob^jac. II remontait, ce fecoiid medecin-philologue, aux princes-

souverains de Verone ; Scioppius le nie, mais ni lui ni son illustre

fils ne permettaient qu'on en doutat et, par une faiblesse fre-

quente chez les grands hommes, ils tenaient encore plus a ces

hochets de la vanite humaine qu'aux titres de gloire acquis par

eux dans les lettres latines.

A onze ans, Joseph-Juste etait alle en ce fameux College de

Guyenne, a Bordeaux, oil I'avait precede Montaigne, et il y profita

comme lui des lemons de Muret et de Buchanan. II y passa trois

ans avec deux de ses fr^res, puis revint a Agen, pour etre I'eleve

de son pere, qui lui faisait copier ses poesies latines et faire une
dissertation par jour dans la langue de Ciceron, ce qui I'amena

a composer une tragedie d'CEdipe a seize ans. Le pere etant mort
le 21 octobre 1558, il se rend a Paris, a dix-neuf ans, pour y
apprendre le grec chez Turnebe, mais, lasse de la lenteur de ses

methodes, il s'enferme dans une chambre et, en vingt et un
jours, il acheve la lecture d'Homere en s'aidant d'une traduction

latine. Au bout de deux ans, il possede toute la htterature

grecque qu'il explore sans dictionnaire et sans grammaire ''.

Bientot ce champ devient trop etroit pour son avidite de

savoir ; il apprend I'arabe et compose un Thesaurus linguae

arabicae. II acquit peu a peu treize langues, ce qui arracha a du
Bartas, ce cri d'admiration, dans ses Poites FranQois, au deu-

xiime Jour de sa deuxiime Sepmaine '

:

Scaliger, merveille de nostre aage,

Le Soleil des s^avans, qui parle eloquemnient
Hebrieu, Gregeois, Romain, Espagnol, Alemant,

1. Haag, La France Proleslante, 1" Edition, t. VII, p. 1.

2. Sandys (John Edwin), A History of Classical Scholarship, t. II, Cambridge
University Press, 1908, in-8», p. 199.

3. En tfitc des Epistres franfoises des personnages illustres et docles d Monsr.
Joseph Juste de la Scala, mises en lumihe par Jaques de Reves. A Harderwyck, chez
la vefve dc Thomas Henry, pour Henry Laurens, librairc k Amsterdam, 1624
(Biblioth^quc Nationale, Z 1 1322), 1 vol. in-12.
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Frangois, Italien, Nubien ^, Arabique,

Syriaque, Persan, Anglois et Chaldaique

Et qui, chameleon, transfigurer se peut,

O riche, 6 souple esprit 1 en tel aucteur qu'il veut,

Digne flls du grand Jule et digne frere encore

De Sylve, son aisn6, que la Gascogne honnore.

Dans ces quatre aiinees de Paris, il se rapprocha des Pro-

testants et ecouta leurs preches, oil le mena M. de Buzenval,

frere du futur ambassadeur de France en Hollande, qui jouera

un role dans I'arrivee de Scaliger a Leyde.

En 1563, il se lie avec Louis Chasteigner, sieur de La Roche-

Pozay, en Poitou. II devait, plus tard, etre le precepteur du jeune

Henry de La Roche-Pozay, le futur eveque de Poitiers qui,

€n 1596, se vante d'etre son « recognoissant disciple «, et, en 1607,

se plaint qu'il n'ait pas inscrit comme dedicace, sur I'Eusebe

qu'il lui offre, « alumno » ^.

Dans sa retraite au chateau de Preuilly, il ecrit ses commen-
taires sur Varron, son premier ouvrage, et, en 1565, il accom-

pagne a Rome, Louis de La Roche-Pozay. II reste en Itahe

jusqu'en 1566 et Muret I'y presente a des erudits. II visite

Verone, berceau de ses ancetres, mais travesti et sous un faux

iiom> parce que, dit-il : « Si les Venitiens me tenaient, ils me
coudraient dans un sac ». II recueille des inscriptions que Gruter

inserera, en 1602, dans son Thesaurus inscriptionum. Apres avoir

visite I'Angleterre et I'Ecosse, il semble avoir pris I'epeeen 1569,

dans les Guerres de rehgion, puisqu'il ecrit, en 1571, a Pierre

Pithou : « Quamdiu fui in mihtia )>. En 1570, nous le trouvons a

Valence aupres de Cujas. Ce sejour fut pour lui decisif, il en parle

•en termes enthousiastes. Cujas I'engage a faire du droit et le

iient en si haute estime qu'il ecrit : « Doctissimus J. Scahger a

quo pudet dissentire », et, en 1581, peu apres la perte de son

flls : « J'ai ceans M. de la Scala, de qui la douce compagnie m'a

tire du sepulchre oil j'etois miserablement tombe et m'a essuye

line partie de mes piteuses larmes ^. »

1. Sur les connaissances de Scaliger en ethiopien, voir plus loin p. 211 n. 3.

2. H ecrit de Paris, 30 mars 1607 (Epistres, p. 9) : « hie plaignant seulenicnt de ce

<iue, au bout de mon nom, vous n'avez ecrit Alumno dans I'Eusebe qu'il vous a
pleii me donner, car c'est une qualite que je tiendray, toute ma vie, aussy chere que
celle que je prends, Monsieur, de vostre tres humble et tres obeissant serviteur,
Abain. »

3. Cf. Haag, La France prolestante, V^ ed., t. VII, p. 4. Sur les relations de Cujas et
de Scaliger, on lira avec profit 1' article que M. P. F. Girard a public dans la Nouvelle
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C'est aussi k Valence, dont I'ecole de Droit 6tait alors c^l^bre,

qu'il se lia avec de Thou et avec Monluc, 6v6que fort 6pris

d'liumanisme ^. Ce dernier voulait Temmener en Pologne comme
secr6laire, mais, a Strasbourg, Scaliger, ayant appris le massacre

de la Saint-Bart h^lemy, decida de se refugier en Suisse pour

s'y faire recevoir habitant de Geneve, le 8 septembre 1572, ety

accepter une chaire de philosophic ^. II ne se recusa point, comme
le pretend Charles Nisard, qui, par une contradiction singuliere,

I'accuse, a ce propos, a la fois de trop d'orgueil et de trop de

modestie.

Elu professeur le 21 octobre, il demanda et obtint son conge

en septembre 1574. II expliquait VOrganon d'Aristote et le

De Finibiis bonorum de Ciceron, mais il n'etait pas propre,

dit-il lui-meme, a « caqueter en chaire et a pedanter » et,

profitant de Taccalmie, il rentre en France pour retourner

aupres de M. de La Roche-Pozay, au chateau d'Abain *. C'est

la qu'il prepara ce fameux De Emendatione iemporum (1583)*,

qui mit le sceau a sa reputation et resta un des fonde-

ments de la science de la Chronologic, sur laqucUe nos

grand Benedictins des xvii® et xviii^ sieclcs allaicnt s'exerccr.

Get ouvrage devait appcler sur Scaliger I'attention de

I'Universite de Leyde, au moment oil celle-ci songe a

pourvoir au remplacement de Juste Lipse ^, Justus Lipsius, que

RcDue historique de droit frangais ei stranger, aoiit-d6cembre 1917, p. 403 k 424, sous
cc titre : Letlres inedites de Cujas ei de Scaliger. On y trouvera une int^ressante
^pitre latine de celui-ci k Saint-Vertunien, d^couverte par M. Seymour de Ricci.

1. Cf. Haag, op. ciL, V^ 6d., t. VII, p. 488. Choisnin disait de Scaliger, des cctte
^poque (1572) : « qui est pour son aage un des plus rares de ce royaume. »

2. Cf. registre A de la Compagnie des pasteurs, cil6 par Haag.
3. Louis Chasteigner, s' d'Abain et de La Roche-Pozay, fut ambassadeur ^ Rome,

de 1575 a 1581, et eut, en cette quality, 1^-bas, la visite de Montaigne. Celui-ci, dans
son Journal ne fait pas mention de Scaliger et ne semble done pas I'y avoir rencontr^,
(Cf. Journal de voyage de Montaigne, p. p. L. Lautrey, 2* id., Paris, Hachette, 1909,
in-18, p. 210, note). A moins qu'il ne filt parmi les « autres sgavans » qui, k la table
de I'ambassadeur, discutent, avec Montaigne et Muret, de la valeur de la traduction
d'Amyot.

4. II ne faut pas oublicr qu'un autre Franfals, Beroald, le pr^c^da avec sa Chro-
nologia, qui est de 1577. Cf. Haag, La France protestante, 2* €d., t. II, col. 403.

5. Sur Juste Lipse, voir, outre le livre de Nisard dijk cit6, L. Galesloot, Parti-
cularit^s sur la vie de Juste Lipse (Annates de la Society d'imulatinn pour Velude de
la Flandre, 4' s6rie, t. I, Bruges, 1876-7). Un Choix des Epltres de Juste Lipse parut
en 1619, in-S" ; des Lettres inMites ont 6t6 publi^es par G. H. M. Dolprat, Amster-
dam, 1858. Voir encore un article de M. Roersch dans la Biograpliie Nationale de
Belgique. Montaigne parle de Juste Lipse dans ses Essais, I, 26 ; II, 12 ; II, 334
(Essais, ed. Jeanroy, p. 43). Les Poliliques ont 6i6 traduits par Goulard, 1594. Cf.

aussi CroU : Juste Lipse et le mouvement anti-Ciceronien d la pn du XV I" et au
debut du XVII^ siMes, dans \a Hevue du XVl' siicle, 1914, t. 11, p. 200. Sur son
depart de Leyde, un article de H. T. Obcrman dans Ned. Arcliief voor Kerkye-
sclxiedenis, n. s. t. V (1908) et Resolutie v. HolL 31 Janvier 1591, p 151 ; van
Meteren, op. cit., f" 586 verso.
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Montaigne appelle « le plus sgavant homme qui nous reste,

d'un esprit tres poly et judicieux, vrayement germain a... Tur-

nebus » ^.

Dans leur seance du 5 avril 1578, les Curateurs avaient

nomme Lipsius, professeur d'histoire et de droit, avec un
traitement de 500 florins, porte, des le 10 aout a 600, tandis

qu'un autre Beige, Bonaventura Vulcanius, de son vrai nom
Bonaventure de Smedt, e'est-a-dire « le forgeron », enseigne,

depuis le l^r fevrier 1578, la langue grecque et les arts libe-

raux.

En 1579 et 1580, Juste Lipse est recteur, II Test de nouveau
en 1587 et c'est sous ce rectorat que se produisit le renvoi de

Saravia et de Doneau, dont il n'est responsable, peut-etre, que

par la mollesse qu'il mit a defendre ses collegues. II est encore

recteur en 1588, mais, bientot, on le voit travaille par des

influences occultes, qui ebranlent sa foi calviniste et le font

profiter d'une cure aux eaux de Spa, en juin 1591, pour adresser

aux Curateurs une lettre de demission, datee du 2 du meme mois.

En vain cherche-t-on a le retenir.

Des septembre, on songe a le remplacer, et ici intervient

un singulier personnage, dont le nom reviendra plusieurs fois

par la suite : Baudius, ou plutot Dominique Le Baudier, de

Lille, ancien etudiant de I'Universite de Leyde, ou on le trouve

immatricule, une premiere fois, le 22 avril 1578 : « Dominicus

Baudius Insulensis », comme theologien, et, une seconde fois,

comme juriste, le 7 septembre 1583 ^.

Au moment qui nous occupe, il est en Zelande et il va jouer,

vis-a-vis de I'Universite, le role d'honnete courtier, tant pour

se donner de I'importance et se mettre en valeur, en se faisant

passer pour I'ami et le confident d'un grand homme, que pour
attirer sur soi I'attention d'une « Academic », ou il espere bien

que Scaliger, une fois nomme, le fera entrer a sa suite.

La perspective de pouvoir obtenir Scaliger, en qualite de suc-

cesseur de Juste Lipse, est si seduisante, qu'a peine Baudius

I'a-t-il fait entrevoir par lettre a I'Universite, celle-ci, imme-
diatement, delegue Maitre Geryt Tuning, professeur d' Insti-

tutes, pour amener ledit Baudius, afin qu'il s'explique devant

1. Montaigne, Essais, II, 12, ed. Strowski, t. II, p. 334 ; la phrase est une addi
tion de 1588.

2. Album studiosorum, col. 2.
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les Magistrals *. Ceux-ci, enthousiasmes, (Incident d'offrir k

Scaliger, en raison de sa qualile, de son savoir el de sa repulalion

(ten respect van zijn qualiteyt, geleertheyt endc vermaertheyt),

la somme de 1.200 florins par an ^. lis enverronl Baudius et

Tuning en France aux frais de TUniversite, pour s'aboucher

avec le savant. Outre ses frais de voyage, si Baudius reussil, il

aura une recompense. C'est le courtage, dont le montant est

laisse a la discretion des autoril6s. La chose doit etre tenue

aussi secrete que possible, pour ne pas susciter d'obstacles de la

part des ennemis de I'Universite. Est-ce Juste Lipse, les

Jesuites ou les Espagnols qui se trouvent ici vises ?

Quatre lettres sont redigees : la premiere, d'octobre 1591, des

Curateurs et Bourgmestres a Scaliger ^. EUe est en latin et la

minute, de la main de Tuning. Apres avoir mentionne la demis-

sion de Juste Lipse, qu'ils attribuent uniquement a son 6tat

de sant6, ils parlent de I'espoir que Baudius leur a donne de

changer Lipsius pour Scaliger, « le plus savant des nobles et le

plus noble des savants. » C'etait toucher un point sensible, en

faisant allusion a la fameuse parente, un pen hypothetique, avec

les dues de la Scala, les princes de Verone et le roi des Alains.

Scahger succedant a la chaire Lipsienne, chaire unique d'his-

toire romaine et d'archeologie, c'est Hercule succedant a Atlas

pour... mille carolus, vulgo florins. L'esprit pratique des Hollan-

dais ne perd pas ses droits et le rapprochement de ces demi-

dieux et de ce sac d'ecus ne laisse pas d'etonner un peu.

Les payements se font regulierement par trimestres * (il

s'agit d'une bonne maison bien administree). Les Curateurs

parlent aussi en marins, comme il est naturel au pays oil Ton
dit en maniere d'adieu : « naviguez bien ! ». « Que Scaliger, au sortir

des formidables tempetes qui I'ont secoue, vienne trouver abri

dans leur port de tranquiUite, inondant de la splendeur de Sa

Lumiere, leur Batavie ». Comme hommes publics et comme
hommes prives, pour la gloire de ses ancetres, par le genie de la

gent Scaligere, au nom des services rendus aux Lettres par son

pere Jules Cesar, au nom de Juste Lipse en fin qui, s'il etait

present, ne voudrait passer a nul autre la torche de la course du

L

1. Bronnen Leidsche Universiteit, t. I, p. 65, 28 scptembrc 1591.
2. Le florin vaut theoriquement 2 fr. 05. II vaut 4 fr. 60 aujourd'hui.
3. Bronnen, t. I, p. 183*. n" 167.
4 Ce qui est encore 1'usage dans les Universit^s hollandaises.

13
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flambeau, ils le supplient de se hater et de ne pas faire attendre

plus longtemps aux candidats de la Faculte des lettres I'erudition

du Phoenix de la Gaule. »

La lettre du Prince Maurice a Henri IV, datee du6 octobre 1591,

est moins ampoulee : le temperament de ces deux soldats ne s'y

prete pas. Peut-etre meme I'homme de guerre se trompe-t-il

de terme, car il emet le voeu que « la dicte Universite, comme
fondation de feu Monseigneur le Prince d'Aurange, demeure pro-

vetie de telz officiers, comme elle en a ^ besoing pour son accrois-

sement 2 )). II s'agit d'un ordre. Qu'il plaise done a Henri

« d'interposer son authorite, affin que le sieur Joseph Scaliger

(ce!ui-ci eut prefere de I'Escale ou de la Scala) qui, par sa doc-

trine et aultres bonnes qualitez est en renommee partoutel'Eu-

rope, vienne par dega a deservir la place du diet Lipsius. »

La missive des Etats de Hollande a Henri IV est datee du

lendemain et est plus fleurie : le Sr Joseph Scaliger y est encore

qualifie « le Phoenix de TEurope » et ils invoquent, pour obtenir

I'appui du roi, « I'interest tres evident que la Gloire de Dieu et

service de la cause commune en rapporteroyent ». Dans une

autre lettre, du meme jour, a Scaliger, ils lui donnent de « Vostre

Seigneurie », par quatre fois en huit lignes, et c'est bien plus

adroit : « Qu'il plaise a Vostre Seigneurie servir de flambeau et

esperon aulx estudes languissans de la jeunesse par de^a, a

I'avancement de la gloire de Dieu et service de la cause commune,
asseurans Vostre Seigneurie qu'en tous endroicts, elle se trouvera

rencontree du faveur et respect que sa tres noble race et doctrine

meritent. »

L'histoire des deux ambassadeurs de la science hollandaise

aupres du savant fran§ais est bien amusante. M. Molhuysen a

pu la suivre, jour par jour, pour ainsi dire, par les comptes de

Tuning ^. Premier contretemps : en Zelande, Baudius, embar-

rasse dans des discussions avec des marchands, refuse de s'em-

barquer avec lui et promet de le rejoindre a Caen. Le premier

rapport de Tuning, en hollandais, est date du camp de Henri IV

a Darnetal sous Rouen, le 2 decembre 1591 *. II s'est dirige

d'abord vers Caen, centre commercial et universitaire tres

1. Ms. « ai », qui est une faute, a moins qu'il n'y ait une coquille dans le texte de
M. Molhuysen.

2. Bronnen Leidsche Universiteil, t. I, p. 184*, n° 168.
3. Molhuysen (P. C), De Komsi van Scaliger le Leiden, Leyde, 1912. Un vol. in-4''.

4. Bronnen, t. I, p. 187*, n" 173.
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frequents dcs Hollandais. Non sans peril ni peine, it a 6t6 retrou-

ver le roi dans son camp a qualre kilometres de Rouen qu'il

assiegc. Introduit dans sa chambre a coucher, il n'a obtenu

d'Henri que cette reponse : « Je ne pense point qu'il ira I
^ »,

ce qui n'empeche pas le souverain de faire r^diger par son secre-

taire des lettres pour Scaliger.

Tuning communique alors une serie de nouvelles des opera-

tions militaires et, visiblement inquiet, le paisible professeur

hollandais ajoute : « Pendant que je vous ecris de nuit, les mous-
quets font tiaf, tiaf, tiafn^; cela lui donne un air de bravoure

et une teinture d'homme de guerre. Suit un croquis d'Henri IV,

pris sur le vif : «Sa Majeste veille, jour et nuit, avec une audace

indicible, au point de ne pas hesiter a sortira cheval, dans la nuit

noire, avec quatre ou cinq gentilshommes, comme il le fait en

cet instant. Partout c'est la misere, la pauvrete, le chagrin et

une cherte excessive de tout ce qui est necessaire pour vivre ».

Ah ! la guerre en Hollande, pensait-il sans doute, ce n'est pas la

meme chose, car elle y va de pair avec I'abondance. Mais ici « sur

toutes les routes, c'est I'angoisse et la crainte d'etre assassine,

pille, vole et fait prisonnier. » C'est pourquoi il a ete force de se

faire faire de mauvaises nippes d'homme du peuple, pour avoir

Fair d'un charretier allant par les routes.

Dans sa lettre aux meme Curateurs et Bourgmestres, datee

du 28 decembre 1591, Tuning insere une copie legahsee de la

lettre qu'Henri IV a ecrite, le 3 decembre precedent, a ScaUger

:

« Monsr. Scaliger, les Sieurs Estats de Hollande, soigneux de ne

laisser esteindre les belles lumieres de doctrine et vertu que leur

Universite de Leiden a produictes jusquesici au profict du pubhc
et de rechercher les moyens plus propres, la oil ils se peuvent

trouver, pour la maintenir en sa splendeur, ont particulierement

jete les yeulx sur vostre personne «... Ladepecheest assezpres-

sante. Ch. Nisard insinue qu'elle Test plus que le savant ne I'eut

souhaite, car il aurait prefere qu'on le retint. Toujours est-il

que Henri invoque, outre « le devoir que chacun a de communi-
quer au public les graces que Dieu luy a departies... », « le merite

et honneur » qu'il y pourra acquerir, sa propre amitie pour les

Etats, I'interet de la chretiente, car le bien qui derive de cette

1. En fran9ais dans le texte.
2. Bronnen, I, p. 188*. Void I'original de cette curieuse phrase : * Dit schrivende

bi nacht gingen de rocrs : « tiaf, tiaf, tiaf ».
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source de Leyde peut se repandre partout. Brochant sur le

tout, une promesse «de quelque bonne gratification et recognois-

sance » de la part du roi, vient fortifier I'intercession i.

Les dangers immenses et angoissants qui environnent

le bon Tuning de toutes parts, a ce qu'il ecrit, lui feraient volon-

tiers renoncer a poursuivre son ambassade de Caen a Tours, ou

les chemins sont particulierement peu surs, les paysans eux-

memes assassinant souvent, par mefiance, les passants. Cependant,

il va se mettre en route, le lendemain matin, a pied, avec un seul

serviteur et, vetus tous deux en laboureurs ^ ils se joindront a une

troupe d'autres voyageurs. Quant a Baudius, enfin arrive a

Caen, la grandeur du peril le retient au rivage.

D'AlenQon, le jour de I'an 1592, Tuning confie a van Hout sa

navrante mesaventure : il avait loue a Falaise un messager et

I'avait envoye, charge de ses lettres, un peu en avant dela petite

troupe de marchands de poisson, a laquelle lui-meme s'etait

joint. II avait probablement peur d'etre pris par ceux de la Ligue.

La precaution, si elle etait peu courageuse, n'etait pas superfine,

car c'est ce qui arriva au messager, dont la bonne foi n'est

peut-etre pas hors de cause. A I'arrivee de la petite troupe, dans

les bois aux portes d'Alengon, les Ligueurs assaillirent le mes-

sager, qui la precedait d'un quart de mille, le laisserent complete-

ment nu et lui volerent ses lettres. Tuning et ses compagnons

se garderent bien de s'elancer a son secours et s'estimerent

heureux de passer inapergus, pour parvenir jusqu'a Alen^on.

lis sont a Tours, le 6 Janvier, et commencent par s'y renipper

de pied en cap. Le medecin Charles Falaizeau prete, a Tuning

un cheval, au serviteur de celui-ci un mulct, et, sous la conduite

du Prevot de Loches, ils s'acheminent en cet equipage, le 15 Jan-

vier, vers Preuilly ou, le 16 au soir, les accueille Louis de Chas-

teigner de La Roche-Pozay, Seigneur d'Abain, son fils Henri-

Louis, le futur eveque, et son savant precepteur, M. de la Scala.

Le pauvre Tuning est tout eplore d'avoir perdu ses lettres.

Neanmoins, il remplit fidelement et oralement sa mission. C'est

ce que Scaliger raconte aux Etats dans sa lettre du 21 jan-

1. Bronnen Leidsche Universiteit, t. I, p. 190*, n" 175.
2. Ibid., p. 209* : « Voor de boereclederen die ic voor mi ende mijn dienaer heb doen

maicken om te veiliger door de perickelen op Tours te geraicken betaelt : 34 g. 15 st. »

Je signale aux historiens tout ce compte d'un voyage en France en 1591-1592,
p. 206* a 214* au tome I des Bronnen.
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vier 1592, d6jjk iniprim6e au xvii« si^cle, dans ses Epislolae ^ II

a confie au professcur qui les r^pelera de vive voix, ies motifs

de son refus, sur lequel il ne sera pas plus explicite dans sa

missive a Douza, de meme date *.

Le 23, Tuning quilte Preuilly et le 27, Tours, en brillante

compagnie cette fois, avec « Mons. de la Trimouille » et le premier

President du Parlement de Paris « Achilles Harley » ', qui le

conduisent au quartier du Marechal de Biron, dans le camp royal,

sous Rouen. Notre maitre ne doit plus se sentir d'orgueil. Ce

sentiment fait place a la terreur, quand, le 15 fevrier, il s'agit

d'echapper a la menace du due de Parme, pour gagner Dieppe.

11 s'y embarque pour I'Angleterre, gagne Londres et Grave-

send, d'oii enfm il atteint, le 12 mars, Armuyden, en Zelande.

Apres avoir rendu compte aux Curateurs, le 8 aout, il est, en

recompense de ses peines, nomme professeur ordinaire au traite-

ment de 500 florins *.

Ainsi fmit heureusement cette malheureuse expedition. Le

14 aout 1592, les Curateurs et Bourgmestres, prirent I'initia-

tive, pour satisfaire au voeu de Scaliger, transmis par Tuning,

de faire faire, par le fameux graveur Henri Goltzius, pour

216 florins, deux planches, representant I'une, Jules Cesar Sca-

liger, I'autre, son fils Joseph.

Tout ceci n'est que travaux d'approches en vue d'un nouvel

assaut. Le l^^^ novembre, les Curateurs et Bourgmestres ^ insis-

tent aupres de Scaliger, pour qu'il vienne restaurer chez eux par

sa presence, sa noblesse, son genie, sa science, son « humanile »,

le royaume des lettres. lis s'adressent encore le meme jour a

deux medecins de ses amis a Tours, Fr. de Saint-Vertunien,

S"^ de Lauvau, et Charles Falaizeau, afin qu'ils s'entremettent

aupres de I'homme incomparable ^. L'elTort est parfaitement

combine. Les Etats de Hollande, dans leur lettre en fran^ais

du 26 novembre 1592, le pressent de leur cote ' : « Venez doncques

non seulement pour estre en repos et seurete, mais aussi ayme,

1. Illustriss. Viri Joseph! Scaligeri, Julii Caes. a Burden F. Epislolae omnes quae
reperiri polueriint, nunc prinium collectae ac cditae... Lugduni Batavoruni, ex
omcina Bonavcnlurae et Abrahanii Klzevir. Acadcni. Typograph. 1G27 (Biblio-

thiique Natioiiale, Z 14002, 1 vol. in-12. L'excmplaire porte cette note nianuscrite
sur la feuille de garde : liber prohibilus).

2. Bronnen Leidsche Unioersileil, t. I, p. 197*.

3. Ibid., p. 210*. Compte de Tuning.
4. Ibid., t. I, p. 71.
5. Ibid., p. 72 et n<> 205, 206, 207, pp. 233* k 235*.
(>. Ibid., p. 235*.
7. Ibid., p. 236*.
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chery et respecte, tenant pour asseure qu'estes attendu icy de

si bonne devotion et d'aussi prompte bonne volente que nous

souhaittons d'estre recueillies noz recommandations tres affec-

tionnees, priant TEternel... etc. »

Comme les Curateurs et Bourgmestres se sont assure deux

auxiliaires, les Etats s'en assurent deux aussi, formant pointe

d' avant-garde, et ils sont.d'importance, J. A. de Thou, le grand

historien catholique, auquel ils s'adressent dans les termes que

voici : « Monsieur, D'aultant que prenons bien au coeur I'accrois-

sement et splendeur des Lettres, nous avons trouve convenable

d'envoyer iterativement vers Monsr. de la Scala pour lui rendre

I'honneur que merite sa tres noble et singuliere vertu et doc-

trine, estans d'opinion que, se retirant du milieu des guerres

civiles et troubles aiguz, qui courent par toute la France et

allentissent la gaillardise des bons esprits, il auroit fort bon

moyen, par decha, de mettre en lumiere ses tres precieuses oeuvres

qui, aultrement, periront par I'iniquite du temps present et

demeureront ensevelies dans le cercueil d'oubliance. »

L'autre appel a du Plessis-Mornay n'est pas moins ardent,

pour que M. de la Scala ^ vienne « servir d'ornement et splen-

deur des Lettres en I'Academie... a Leyden ». Le Prince Maurice

6crit egalement a Scaliger, le 27 novembre 1592, et enfm a Louis

de Chasteigner de La Roche-Pozay en ces termes ^
: « Monsieur,

I'Academie de Leyden a besoin, pour son accroissement, d'un

personnage tel que Monsr. de la Scala, qui la puisse par son grand

s^avoir et renom rendre celebre ». II ecrivit aussi, car tout ici se

fait par deux, a Monsr. le conseiller d'Emmery, c'est-a-dire k

de Thou.

Mais il fallait une couronne de fleurs a joindre a tous ces

parchemins : ce fut une femme qui la tressa et I'ofTrit ; elle

portait un nom cher et glorieux entre tous. Elle aimait les poetes,

comme en temoigne 1'Album conserve a la Bibliotheque de La
Haye ^ elle venerait les savants : c'etait Louise de Coligny.

« lis out icy, ecrit la Princesse a Scaliger, le 9 Janvier 1593 *,

le repos et la tranquillite autant assure qu'en nulle region de

I'Europe, suget requis pour y convier et retenir les Muses. Mais

1. Bronnen Leidscbe Universiteit, t. I, p. 236*.
2. Ibid., p. 237*.
3. Cf. van Hamel, L'Album de Louise de Coligng, dans Revue d'Histoire Liile-

raire de la France, 1903, p. 232.
4. Bronnen, t. I, p. 244*.
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ils auroienl besoiii d'uii homme rare en doctrine comme vous,

pour donner nom et bruict a celt' Academie. 11 est en vous de

la faire fleurir par vostre presence... et vous puis asseurer,

monsieur Scaliger, que vous serez caress^ et honore en ce lieu,

aulaiil on plus qu'en autre province oil vous puissiez choisir

vostre demeure... » Bien plus, elle donnera Texemple en lui

conllant son fils Frederic-Henri : « et me donnez ce conlente-

ment... de vous voir en lieu ou mon fils ait ce bien de vous

approcher, car je me deliberc mesmes de I'envoyer dans quelque

temps a Leyden. II commence a apprendre les Lettres ; j'esti-

meray que vostre seule ombre puisse beaucoup a le faire devenir

savant. »

Louise est femme et elle est Fran^aise, elle comprend, pour

I'avoir eprouve, qu'on souffre a etre loin de la Patrie et qu'il est

dur a monter I'escalier de I'etrangcr : « Vous quitteres la France,

mais aussi bien n'est-elle pas maintenant elle-mesme et vous en

trouveres icy quelque portion. »

Est-ce elle qu'elle designe ou songe-t-elle aux autres Fran^ais

qui sont dans le pays, ou a sa chere Eglise Wallonne ? ou veut-elle

dire simplement, ce qui est vrai, qu'il y a la tant d'amour

pour la France que I'exil y est un pen moins penible a supporter ?

Notre ambassadeur Paul Choart, seigneur de Buzenval,

allait joindre ses instances a celles de la Princesse. Sa lettre

est, de beaucoup, la plus interessante, parce qu'elle a les allures

d'une confidence et qu'elle nous initie aux idees, impressions

et sentiments qu'un Fran^ais pouvait avoir sur la HoUande

d'alors. Elle est datee du 2 Janvier 1593 et adressee a Scaliger,

qu'il avait rencontre, vingt ans auparavant, en Savoie, et qu'il

y avait frequente aussi familiercment que sa propre « jeunesse

et rudesse », pouvaient approcher de sa « meurete et poUissure ».

Depuis, il avait deserte les etudes pour la diplomatic, qu'il avait

exercee, depuis deux ans, aux Pays-Bas, ou il a « endure

beaucoup d'incommoditez, pour les mis^res et pauvretez do

nostre France », mais oil il a aussi « receu du contentement

pour y avoir trouve des moyens, et aulx plus grands besoings

de nostre Estat, de bien servir et secourir Sa Majeste et tant

d'alTection au bien de ses affaires que nous n'en pouvions

esperer davantage ^. »

1. Bronnen Leidsche Universileit, t. I, p. 242*
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« Or ces pays, continue-t-il, ayants ce bonheur par-dessus les

aultres que la guerre, qui les aultres faict faner, les faict florir,

ha cherche avecq beaucoup de soing, despuis quelques annees

en ^a, de se faire valoir par les lettres et n'ont rien espargne

pour appeller en leur Universite de Leyden les plus doctes

hommes desquel ilz se sont peii adviser. Ilz ont perdu (plutost

luy mesme s'est esgare), despuis quelque temps, Lipsius. Ilz

ont recouvert Franciscus Junius, grand personnaige en toute

sorte de lettres et principalement en theologie ^. Mais, quelques

richesses qu'ilz ayent, ils s'estiment pauvres, s'ils n'ont Mon-
sieur Scaliger. Ilz disent n'avoir rien de si precieux qu'ilz ne

changeassent volontiers a un tel acquest. »

C'est Buzenval qui, voyant leur desir, s'est offert a les aider ^

:

« lis ont en admiration vostre ombre et de la jugez combien

ilz reverent vostre presence,..; ilz demandent un nom qui face

croistre celuy de leur Universite, qui est encores naissante et

presque en son berceau. Ilz sgavent qu'ilz n'en peuvent avoir de

plus celebre que le vostre. Prestez le leur pour un an, prestez le

leur pour dix, pour tant et si peu que vouldrez, ilz s'estimeront

obligez a voiis. »

Vient maintenant un argument plus concret et qui devait

atteindre le coeur de ce savant tout en lettres ecrites, pour qui

I'imprime etait, apres le manuscrit, le souverain bien et le but

supreme de I'existence : « Ilz ont la plus belle imprimerie de

ces pays et tout ce qui estoit de bon dans celle de feu Plantin

et Raphalingius ^ docte personnage et professeur es-langues

hebraique, syriaque, qui y preside ; tant de beau labeur que

vous tenez soubz la clef et en tenebres, pourront, par ce moyen,

veoir la clarte. »

Scaliger, qui cherchait en vain a ce moment des caracteres

syriaques, devait se sentir attire vers ce centre de la librairie

hollandaise ou allaient fleurir bientot les Elzevirs, successeurs

de Raphelengien et de Plantin.

1. « Reconvert » n'est pas tout k fait exact. II n'y avail eu que des tentatives pour
avoir Junius, avant 1592.

2. Bronnen Leidsche Universileit, t. I, p. 243*.
3. Le gendre de Plantin, Raphelingius, de son vrai nom Raphelengien, dtait n6

le 27 f^vrier 1539 a Lannoy, pres Lille, dans la Flandre franfaise (cf. p. 71, de A. J.

van der Aa Biographisch Woordenboek, 9^ ed., t. XV). I16tait done Frangais, comme
I'etait son beau-pere Chr. Plantin, ne k S'-Avertin, en Touraine, en 1520, et dont
M. Abel Lefranc vient de celebrer le role dans un Eloquent discours prononc6 a
Anvers a I'occasion du quatrieme centenaire de la naissance du grand imprimeur
(cf. Le Temps du 10 aout 1920).
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« Quand a la fa^on de vivre de ce pays, croyez que j'y trouve

peu de dilTerence a la nostre ; en quelque chose, vous y trouverez

plus de pollissure, en d'aultres plus de simplesse. Mais la douceur

de la liberie ij esl si grande quen nul(le). »

La douceur de la liberie, voila qui devait plaire a ces protes-

tants du xvi® siecle et, plus lard, a la fois a eux et au grand philo-

sophe du xvii^ soucieux de pouvoir developper et publier

ses pensees sans etre inquiete par le pouvoir royal et les puis-

sances ecclesiastiques.

« Vostre esprit ny vostre honneur ne sera asservy. C'est un

angle du monde, ou toutes nations abordent, ou toutes vivent a

leur guise, oil toutes apportent quelque chose de leur veil.

»

Conception de la Hollande-refuge, de la Hollande-carrefour

des nations, a laquelle aujourd'hui encore ce peuple entend

rester fidele.

« Quant au climat duquel I'elevation pourroit faire peur a

quelques ungs, croyez moy que je n'y trouve point les hyvers

plus aspres qu'en celuy de Parys, mais nous havons icy plus de

commodites de les passer doucement, pour la grande quantite

des boys et des tourbes, dont ce pays est fourni, estant le chauf-

fage de luy ^ aussy commun et aussy bon marche que I'aultre

et vous diray plus, que celuy qui se prend soubz terre, qui sont

les tourbes, n'ha rien qui puisse ofTenser les plus delicates per-

sonnes, soyt en odeur, soyt en vapeur ». Verite contestable, car

I'odeur de la tourbe est caracteristique des villes hollandaises,,

I'hiver, et frappe tout de suite desagreablement les narines de

I'etranger.

Buzenval conclut : « Ilz vous desirent, ilz vous attendent

;

vous ne sgauriez rien desirer ny esperer d'eulx que tres facile-

ment vous n'obteniez. II semble que les troubles et agitation

de nostre estat vous invitent assez a venir jouyr du repos de

cestuy-cy. » Reste a combattre I'absurde prejuge du Frangais,

trop porte a confondre esprit hollandais et esprit allemand :

« Si je cognois le goust de ces pays, il me semble que vous estes ^

viande ^ propre a leur appetit, car il est assez different de celuy

des Allemans en maliere de Lettres et doctrine. »

1. Tourbe ^tait alors niasculin ; le mot et la chose ^talent presquc aussi inconnus
en France que la houille, employee surtout dans les Pays-Bas du Sud.

2. Ms. estcz », Bronnen Leidsche Unwersileit, t. I, p. 243*.
3. Nourriture.
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Style a part, la lettre a Fair ecrite d'hier ; elle se termine par

des protestations d'amitie et des olTres d'un constant commerce

« pour y regouster, dit-il, les souaves fruits de vostre vertu et la

doulceur de vostre conversation », et, en effet, Scaliger frequenta

Buzenval a La Haye et le pleura a sa mort ^.

Les Curateurs et Bourgmestres donnent mandat a un certain

marchand anversois etabli a Tours, Hans Joostens, de faire, en

leur nom, les avances necessaires a Scaliger pour son voyage, lui

promettant bonne recompense, s'il parvient a le persuader.

Baudius, qui est maintenant a Tours, continue a s'entremettre

dans cette affaire, et il en profite pour tirer une lettre de change

sur les Curateurs et Bourmestres, que ceux-ci refusent d'abord

de payer ^. La reponse qu'il a re^ue de Scaliger et qu'il leur

communique n'a cependant rien d'un acquiescement : « J'ai

decide, ecrit-il en latin, de mourir dans ma patrie et avec ma
patrie s'il le faut. »

Ceci en dit long sur le sentiment patriotique au xvi® siecle,

bien plus grand, chez les protestants comme cliez les catholi-

ques, qu'on ne le croit ordinairement. Ce n'est pas la premiere

preuve que nous en trouvons en chemin.

Un autre motif capital, a ce qu'explique Baudius a Douza ou

Le Baudier a van der Does, dans sa lettre datee de Tours du

20 Janvier 1593 ^ est qu'il ne se sent pas capable de remplir

I'emploi qu'on veut lui confier. En verite, il a peur d'entrer dans

I'arene, comme il dit, (Clusius exprimait de meme une pareille

apprehension de I'enseignement) : «La solitude, ajoute Baudius,

lui est une consolation, il vit avec lui-meme et il s'y parle a

lui-meme. »

Douza, dans sa lettre du 29 mars, malmene durement le

courtier lillois Baudius et se plaint de ses vantardises de Fla-

mand ^.

Enfm, la reponse du 27 mars, de Scaliger a Douza, est, avec

miille excuses, une acceptation : II viendra, mais il emmenera

avec lui son eleve Henri-Louis de Chasteigner de La Roche-

Pozay, fils de Louis, tete chere que le pere lui confie comme

1. Lettres frangaises de Scaliger, ed. Tamizey de Larroque, p. 356.

2. 17 d^cembre 1592. La lettre de Baudius figure dans Baudii(Dominici) E'p/s/o/ae,

Amsterdam, Louis Elzevir, 1654, un vol. in-12, p. 44. Elle est du 18 novembre
1592.

3. Bronnen Leidsche Universiteit, T. I, p. 257*.
4. Ibid., t. I, p. 258* : « ita Flandrum in morem se iactat atque ampullatur ».
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gage de retour. Maitrc protest ant, eleve catholique, la Saint-

Barthdemy n'est pas tout le xvi« si^cle fran^ais ! Ajoutez que

Scaliger a pour amis les Du Puy, Pithou, de Thou el Teveque de

Valence.

Hans Joostens, dans sa lettre en fran^ais a Tuning (2 avril

1593), confirmant le prochain depart de Scaliger, d^peint la

desolation des amis du grand erudit ^
: « Je vous asseure que

tous les gens de s^avoir sont tres maris de son partement. Monsr
d'Abein a pleure plus de deux grosses heures, quand Monsieur de

la Scala print resolution d'aller aux Pays-Bas... Et son filz

vient avec Monsr. de la Scala en notre pays, lequel aime tant

Monsr. de la Scala qu'il ne le pent laisser. II pleuroit tousjours

sans cesse jusques a tant que Monsr. d'Abein avoit permis dele

laisser alter avec Monsr. de la Scala. »

Celui-ci est exigeant, il demande une escorte, deux chevaux

et un fort mulct pour porter ses coffres. Baudius, la

mouche du coche, continue a se vanter d'avoir triomphe de la

resistance du savant ^.

Une serie de billets tres curieux ecrits par Scaliger a Joostens,

du 13 avril au 29 juin 1593, ont trait aux preparatifs du voyage.

II pense surtout a ses livres « qu'il ne saurait porter sans coffres »

et « au filz de Monsieur d'Abein », qu'il emmene « pour le

regret » qu'il avait « de le laisser » *. Scaliger est fache que les

vaisseaux de guerre, envoyes a sa rencontre par les Etats, soient

alles en vain I'attendre a Caen * ; il suggere de s'embarquer a

La Rochelle comme plus facile a atteindre de Tours, car, s'il

faut se « submectre a la mercy des Gouverneurs des Provinces,

il faudra plus de quatre mois pour alter de Tours a Caen.

»

A Tours, il demandera raison au celebre mathematicien Viete,

qui I'a bafoue, non sans motif d'ailleurs, a propos de la qua-

drature du cercle ^. II parvient dans cette ville, le mardi 29 juin,

avec tous les gentilshommes, qui I'ont d^livre des voleurs

6piant, jour apres jour, son depart. La princesse de Conde cherche

1. Bronnen Leidsche Universiteit, p. 260*.
2. Ibid., p. 262*, 11 avril 1593.
3. Selon M. Molhuysen, I'^lfeve ne I'aurait suivi qa'k distance, parce que ce n'est

que le 22 d^cembre 1593 qu'il est immatricul^ k Leyde, mais I'argument n'est pas
diclsif.

4. Bronnen Leidsche Universileit, t. I, p. 280*

.

5. Leiires frangaises, dd. Tamizey de Larroque, pp. 304, 305, 308, 330 ; on y
trouvera des excmples de la grossiftretd avec laquelle Scaliger traite le magistrate
dont il ignore la valour comme alg^bristc.
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encore a le retenir, en lui ofTrant d'entreprendre Feducation de

son fils, age de 5 ans, le futur Henri II de Conde, et d'etre « un

aultre Aristote pres de son Alexandre » ^. Provisoirement, e'est

une sinecure qu'on lui ofTre, car il n'aura qu'a surveiller les

maitres qui apprendront a lire a I'enfant, jusqu'a ce que celui-ci

soit en age de profiler de ses lemons. II aurait douze cents ecus

par an, nourri et loge. Mais la lettre de la princesse arrive trop

tard, le sort en est jete : la France sera veuve de son grand

homme.
Ce depart avait fait tant de bruit dans le pays, qu'un savant

gentilhomme de Bordeaux vint en Touraine pour accompagner

Scaliger. « II est arrive en ceste ville, ecrit Joostens a Tuning,

de Tours, 26 mai ^, un fort gentil personnage de Bordeaux,

lequel est filz d'un fort riche homme et se nomme Monsieur de

Gourgues, qui vient avecq Monsieur de La Scala. Je m'asseure

qu'il sera bien venu envers Messieurs de Leiden, car on le tient

icy pour estre bien savant personnage. » C'est evidemment

celui qui est inscrit sur VAlbum Stiidiosorum sous le nom de

« Marcus Antonius Gorgias Burdegalensis, jur. doctor ».

L'effarement du pauvre Joostens, en voyant Scaliger s'ap-

procher avec tout son monde, est fort comique, mais I'aflluence

qu'il attire a son logis, le remplit d'admiration et de respect.

II ecrit le 5 juillet 1593 « en Tours w^ : « Monsieur Thunnic.

Apres avoir bien attendu, nous avons eu la fm de nostre attente,

a s^avoir Monsr. de Lescalla, lequel est arrive le 29^ de juing a

Tours, a mon logis, ou il est loge, luy et Monsieur Henry-Louys

et six serviteurs et sept chevaulx. II est venu avecque force gens

de guerre, qui ont mis leurs vie en danger pour luy, car il estoit

fort espie, parce que le bruict courroit de son partement par le

pays. J'ay paye, pour sa conduicte depuis Preuilly jusques icy,

103 escus. Si nous falloit beaucoup de telle escortes, il nous seroit

bien besoing d'une bonne bourse, mais ce n'est que de 1' argent

qui coutera a Messieurs les Estats, mais s'il scavoient I'honneur

qu'ils ont perdega d' avoir, par leur liberalite et assidue pour-

suitte, attire ung si grandt personnage hors de ce Royaulme, il

1. Termes d'une lettre de Saint-Vertunien, Bronnen, t. I, p. 283* et p. 282*, note 1

;

cf. aussi Epislres frangoises, pp. 4 et 31. J. Bernays, Scaliger (Berlin, 1855), a tort de
croire que cette tentative eut lieu en 1592.

2. Bronnen, t. I, p. 265* et p. 281*. II est question d'un M. de Gourgues dans la

correspondance de Montaigne et dans celle du Marechal de Matignon en 1585. Cf.

P. Bonnefon, Montaigne el ses amis. Nouv. ed., Paris, Colin, 1898, t. II, pp. 118-119.

3 Bronnen Leidsche Universileil, t. I, p. 268*.
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I'auroient h grandt plaisir comme je croy qui I'ont aussy ;

chacun le regrcU^ par de?^ ^ et disent que la France demeure

orpheline du pere des sciences. 11 est recherse de tous les plus

apparens de la Court, presidents, gens du Roy, conseillers,

maistres de contes. II n'a pas ung heure de loisir. Mesme Mon-

sieur le premier president, monsr de Somm^re, gouverneur de

ceste ville qui I'ont traicte chez eulx. Je ne vous s(;aurois dire

I'honneur qui luy font, les offres de service qui luy presente et

tacheroint volontiers a le desbaucher de sa resolution, qui

pourtant demeure inviolable avecq ung alTection de vous

voir. »

Plus loin, il ajoute : « II vient, avecq mon diet Sr. de Lescalle,

quatre gentilshommes pour estudier a Leyden, je crois que le

filz de mons. Servin viendra aussy, qui sera le cinquiesme. »

Henri IV^crit, le 13 juillet 1593, aux Etats de Hollande, que

Scaliger est venu prendre conge de lui avant de partir et le roi

lui a confirme de vive-voix qu'il « tiendra le service qu'il leur

fera comme fait a lui-meme ».

En conversation, Henri fut, parait-il, moins aimable et void

ce qu'en dit le Lantiniana manuscrit de la Bibliotheque Natio-

nale ^ : « On dit que Joseph Scaliger avoit le ventre fort dur et

fort ressere et que, lorsqu'il vint saluer le Roy Henry IV, avant

que de partir pour la Hollande, ce Prince, apres lui avoir fait

quelques caresses, lui demanda s'il estoit vrai qu'il eut fait

autrefois le voyage de Paris a Dijon sans aller k la selle. »

La reponse de I'historien de Thou aux Etats est Ires interes-

sante, carelletemoigne de la haute opinion qu'uncatholiquememe

avait, a la fin du xvi^ siecle, de la Hollande et de son avance-,

ment dans les lettres ^
: « C'est ung grand heur k la christiente

et honneur k vous, messieurs, que les Lettres, qui sont aujour-

d'huy comme bannies de toute 1' Europe par la ferocite des

armes, aient trouve retraicte et support chez vous et qu'encores

que soiez agitez de guerres continuelles, vous sachiez si bien

dispenser et ordonner vos affaires que les Muses soient en hon-

neur en vostre Republycque, et dehors la reputation de voz

armes redoubtables, argument certain de I'heur et prosperite

1. Le texte paraTt fort corrompu ; jc suppose que c'est le peu d'instruction de
Joostens ou son Imparfaite connaissance du frangais qui est en cause.

2. Manuscrit fr. 23254, p. 164, n" 239.
3. Bronnen Leidsche Universiteit, t. I, p. 271*.
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asseuree de vostre estat, laquelle je supplie V. S. vouloir tous-

jours conserver, maintenir et accroistre a sa gloire et repos de

nostre France, de laquelle, estant si proche de vous, le Men et

mal aussi vous louche. »

La recommandation qui suit, en faveur de Scaliger, est bien

touchante et revele le grand coeur de celui qui Fa tracee :

« Cependant, je vous supplieray tres afTectueusement avoir pour

recommande ce cher gaige qu'avecq tant d'aflection et hono-

rkbles conditions, vous avez recerche et voulut avoir et luy

donner moien, pendant que vous le possederez, de faire veoir

au publycq une infinite de belles lucubrations, qu'il pourra,

estant par dela et aiant la commodite de I'impression, mectre

en lumiere, dont le profyt sera a la posterite, si le siecle present

s'en rend indigne, et la gloire et honneur immortel a vous. »

Le compte remis par Hans Joostens aux Curateurs et

Bourgmestres nous initie a tpus les details du voyage et

en precise les moindres dates. Le 10 juillet, a eu lieu le

depart de Tours avec M. de Lescalle et d'Abain, leurs

gens et neuf chevaux. Vendome est atteint le 12, Chartres le 16,

Saint-Denis le 20. C'est la evidemment que Scaliger a du voir

le roi. Poissy, Mantes, Gisors, Neuchatel, sont les etapes vers

Dieppe, oil six tambourins sont venus donner I'aubade a Mon-
sieur de Lescalle, probablement chez Salomon des Landes, « oste

a I'enseigne de la ville d'Amsterdam ». On embarque le 17 juillet

et, le 19, on est deja a Schiedam, en aval de Rotterdam. A Delft,

des amis viennent saluer la petite troupe, qui est accu«illie a la

Cour a La Haye.

Le 25 aout, vers six heures du soir, se conformant aux ordres

de la Section permanente des Etats, et sans doute a leur propre

desir, les Bourgmestres resolvent Scaliger comme un souverain.

Le professeur Bronchorst, dans son Diarium, note : « Le 25, est

arrive Scaliger a Leyde, avec une grande compagnie, quatre

chars, et apres avoir ete fete a La Haye, en un magnifique

banquet : ici aussi, lui a ete ofTert un repas d'honneur, auquel

assistaient le Recteur, Heurnius et du Jon. » Ces largesses

s'ajouterent aux 3.534 florins, 18 stuyvers, que couta le

voyage (quelque 20.000 francs de notre monnaie), somme
que les Bourgmestres trouverent excessive. En plus, apres un
long marchandage entre ceux-ci, les Curateurs et Joos-.

tens, caissier de I'expedition, on accorde a ce dernier une
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indemnity de 600 florins et le cheval abandonne par Scaliger k

Diopi)e *.

A cela s'addilionne ce qui a etc consomme par Scaliger et sa

suite au logis de Jean Mercusz d'Ypres, « Au Lion Combattant »,

Breestraat ^.

Ije traitement avait ete aussi peu prevu queles frais de route.

Deja Scaliger, si on ne lui donnait pas de larges satisfactions,

menacait de s'en aller et brandissait les offres de la princesse

de Conde avec pieces a I'appui.

La question du logis avec pension complete, fut reglee la

premiere. Les Curateurs et Bourgmestres * avaient d'abord

songe a le mettre chez « Maitre Franchois Raphelengen »,

savant orientaliste, dont la societe et le contact lui eussent ete

agreables, parce qu'il etait de la Flandre fran^aise, ou chez

Lochorst, auberge oil logeaient la plupart des etudiants frangais.

Mais, dans leur deliberation du 27 aout 1593, ils s'etaient

decides pour la maison du jonkheer ou vidame Bartel Brandt,

locataire de Timmeuble du jonkheer Franchois van Lanscroon,

situe sur le Rapenburg, en face de I'Universite, aujourd'hui

numeros 40 a 42.

Moyennant 1.300 florins par an, de Brandt s'engageait a

entretenir largement Scaliger, deux gentilshommes, deux servi-

teurs et a leur assurer logement, nourriture, boisson, feu, lumiere,

blanchissage, depuislemardi 31 aout 1 593 j usqu'au 1 e-mail 594*.

Quant au vin, Scaliger le fera venir du dehors a ses frais et, pour
ses invites, on paiera a Brandt 9 stuyvers ou gros sous par tete.

Enfin, les 8 et 12 octobre 1593, le traitement est aussi determine

par les Curateurs et Bourgmestres.

Considerant que Scaliger est incontestablement un si haut

personnage el que sa seule presence apporte a I'Universite grand

honneur, accroissement et reputation, il ne sera pas tenu de

faire, comme les autres professeurs, des lemons publiques, mais

il tiendra chez lui, a son gre, pour quelques-uns, des conferences

parliculieres ''.

Les Curateurs et Bourgmestres, apres en avoir refere au

1. Bronnen Lridsche UniuersUeit, t. I, pp. 272*. 273* k 275*.
2. Ibid., p. 7G.
3. Ibid.

4. Ibid., p. 270*.
5. Ibid., p. 282*.
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Pensionnaire de Hollande, Oldenbarneveldt i, fixent le traite-

ment a 1.200 florins, plus une gratification de 800 florins a la

charge du pays. Plus tard, par Resolution des Etats de Hollande
du 14 septembre 1595 \ Scaliger obtint encore 200 florins d'in-

demnite de loyer. Mais 2.000 florins, pres de 20.000 francs en valeur

actuelle, etaient, a I'epoque (le traitement moyen s'elevant a

600 florins) une somme considerable et d'autant plus remar-
quable qu'elle ne correspondait pas a des fonctions effectives.

Assurer a un grand savant, et a un grand savant fran^ais,

le toil et le convert, lui servir une rente, simplement pour
qu'il soit la, assistant, a I'occasion, de ses conseils et en son

particulier, les jeunes erudits, mais en ayant a peine I'obligation
;

verser de I'huile a cette illustre lampe de savoir, afin qu'elle

€clairat la Chretiente et que sa lueur attirat vers la ville du Yieux-

Rhin ceux qui, dans toute I'Europe, poursuivaient I'ambitieuse

quete de la science universelle, tel etait I'exemple et la le^on que

donnaient aux rois cette Republique de marchands et son

Athenes batave.

Scaliger lui-meme ecrit a Pierre Pithou, le 6 septembre 1593 ^ :

« Je suis fort content de I'honneur et bon accueil qu'on m'a fait

icy. Si cela continue, je n'ai poinct de regret a la France », et a

Claude du Puy : « Je suis arrive ici il y a quinze jours, oil j'ai

receii pareil accueil a celui qu'on me promettoit. Et n'ai de quoi

jusques aujourd'hui me plaindre ni du pais ni des hommes.
L'Universite commence a estre plus frequentee. Mesmes, sur

mon advenement, ily est arrive de France plus de vingt escoliers.))

En effet, nous verrons qu'il y eut autant de Fran^ais immatri-

cules cette annee-la a I'Universite de Leyde que dans les dix-huit

premieres annees de son existence prises ensemble.

Les etudiants tenaient a honneur d'avoir son nom dans

leur album ; il signa ceux d'Esaie Du Pre, de Guillaume

Rivet *, d'Antonius Blonck, de Veere ^ et de Mostart ^ ; dans

•celui du jeune Boot, d' Utrecht, il ecrivit cette phrase, que

1. Bronnen Leidsche Universiteit, t. I, p. 77.
2. La Hollande est reside tres gdnereuse en matiere de traitements universitaires.

A I'Universite municipale d'Amsterdam, ils commencent a 7.500 florins et fmissent a
10.000, maximum qu'on obtient apres huit ans de service.

3. Lettres francaises, ed. Tamizey de Larroque, p. 298, note, d'apres le manuscrit
496, io' 196 et 121.

4. Bulletin Eglises Wallonnes, l'" serie, t. I, p. 327.
5. Son Album se trouve dans la Bibliotheque de la Society de Litterature N6er-

landaise k Leyde.
6. Publie dans la revue Stemmen voor Waarheid en Vrede, 1873, t. X, p. 399.
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j'ai relrouvee et dont ]e donne ici le fac-simil6 (pi. XXIV) :

Humana vita est alea, in qua vincere

Tam fortuitum est quani necesse perdere

Josephus Scaliger Jul. Caes. F.

Scribebam Lugduni Batavorum VII Ivid.

Mai Juliani MDXCIX \

En dessous, le philologue a ajoute la devise « Fuimus Troes »

et I'etudiant a dessin6 sur la page precedenle les armes des

Scaliger : I'echelle a laquelle montent deux ours et qui est

sommee de I'aigle bicephale couronne.

Comme le grand savant ne fait pas de cours, son nom ne figure

pas sur le programme affiche ou « Series Lectionum ». Pas plus

que Clusius, il n'assiste aux seances du Senat. Les comptes-

rendus ne font done pas souvent mention de lui, si ce n'est a

I'occasion de funerailles ou de solennites auxquelles on le convie

et ou il marche a gauche du Recteur ^,

II usait beaucoup de la riche bibliotheque universitaire

(cf. pi. XVII), dont il avait les cles : « Ce jour d'hui troisiesme

septembre, dit un bulletin qu'on y conserve encore, j'ai receii

de Mons. Merula, professeur de ceste Universite de Leyden,

d'aultres clefs de la librairie, nouvellement faictes, et lui ai

rendu les premieres le mesme jour. Faict a Leyden, le mesme
jour 1598. Joseph de la Scala » *. II reconnut les services

que cette institution lui avait rendus en lui leguant tous ses

papiers avec defense de publier ceux de ses ecrits auxquels

il n'avait pas mis la derniere main * ; il lui laissait aussi ses

manuscrits hebreux, arabes, syriaques et chaldeens, appeles,

aujourd'hui encore, les « Codices Scaligerani », que Francois

et Joost van Ravelengen (Raphelengien), executeurs testamen-

taires, remirent entre les mains de Daniel Heinsius, le biblio-

thecaire ^.

Si les seize ans de Leyde ne furent pas la periode la plus

1. Blbliolhdquc de I'l'iilvcrsiti d'l'trecht, Ms. 1686, Album E. C. Boot, f» 78
verso ct 79. « La vie humaine est un jeu auquel il est si hasardeux de gagner qu'il

est fatal qu'on perde. »

2. Bronnen Leidsche Universileil, t. I, p. 117.

.3. Ibid., t. I, p. 109, note 2.

4. Ilaa^, La France proleslante, 1'* ^d., t. VII, p. 14.

5. Hronnen, t. I, p. 183 et notes. Voir aussi C. Molhuysen : Geschiedenis dcr Vni-
versileils Bibliolheek le Leiden et Heinsii oralio III, dans Danielis Heinsii Oraliones,
cditio nova... Leyde, Louis Elzevir, 1615, in-18, p. 23 et s.

14
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decisive de la production de Scaliger, elle n'en fut pas moins
feconde. II donne chez son collegue et ami Francois Raphelengien

une nouvelle edition du De Emendatione Temporum, tellement

remaniee qu'elle pent etre consideree, dit-il, presque comme
un ouvrage nouveau.

Le meme editeur entreprit une reimpression des Cijdome-

trica elementa duo (1594), dediee aux Etats de Hollande, ou
etait proposee la solution de la quadrature du cercle que
Viete n' avail pas eu de peine a renverser, ce qui lui attira les

foudres du susceptible et orgueilleux erudit ; mais, par la suite,

selon de Thou, il se repentit del'avoir ainsi maltraite, ne sachant

a qui il avail eu affaire ^.

La meme annee, il exposa ses litres de noblesse dans son

Epistola de vetustate et splendore gentis Scaligerae ^ et donna a

Paris, chez Frederic Morel, une nouvelle edition de ses pro-

verbes grecs en vers Uapoi^iai sppieTpoi. En 1595, il dedie

au Pensionnaire de Hollande, Oldenbarneveldt, son edition

du Canon paschalis, de I'eveque Hippolyte. Le commentaire
de Cesar est de 1606.

Son Thesaurus temporum (1606), dans lequel il restitue la

Chronique d'Eusebe, complete ses etudes de chronologic ^. Ses

conjectures, au sujet de la nature et du contenu du premier
livre d'Eusebe, furent confirmees, longtemps apres, par la decou-

verte d'une version armenienne, en 1818, renfermant egalement,

comme il 1' avail pense, les Hstes olympiques de JuHus Afri-

canus *.

Sa vie se passe en partie a se defendre, lui et son illustre genea-

logie, contre les attaques furieuses des Jesuites Scioppius et del

Rio^. Ce n'est qu'apres sa mort que devaient paraitre ses

Poemata (1615), les Epistres franQoises des personnages illustres

et dodes a Monsieur Joseph Juste de la Scala (1624) et ses Epis-
tolae (1627).

II est facile de s'imaginer la vie du savant a Leyde : de temps
a autre, une visile a Buzenval ou a la Cour a La Haye «, une con-

1. Haag, La France protestante, I" ed., t. IX, p. 487, verbo Victe.
2. et Jul. Caes. Scaligeri vila... Lugduni Batavorum, ex offlcina Plantiniana apud

Franciscum Raphelengium, 1594, in-4°, 123 pp., precede d'une dedicace a Douza,
d'un tableau genealogique et d'un portrait du pere de Scaliger, Jules G^sar. (Biblio-
theque de I'Universite d'Utrecht. Historia litteraria

; quarto, 142).
3. Cf. Letlres fraiKaises, ed. Tamizey de Larroque, p. 335.
4 Cf. Sandys, ii/s/ory of Classical Scholarship, t. II, (1908), pp. 202-203.
5. Cf. Nisard, op. cit., qui s'appcsantit longuement sur cette querelle.
6. Cependant il n'y allait pas tres souvent : « II y a dix mois que je n'ai salu6
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versatioii mi-laline, mi-fraiiQaise avec Douza, une causerie d'unc

vivacite toule {^asconne avec I'accent, qu'il a conserve S les

inlerlocuteurs elaiit I'Artesien Clusius, les Liilois liaudius et

Raphelingius, les Gantois Vulcanius et Heinsius. Avec celui-ci

el Douza, il echan^c des vers grecs ou latins. A ce dernier

11 cnvoie par exemple une pi^ce laline, donl le manuscrit

est k I'Exeter College ix Oxford ^ sur les miracles de la

terre hoUandaise, et dont void le resume : « Voire terre,

Douza, est vraimenl incroyable, vous n'avez pas de Iroupeaux

et vous avez des fabriques de laine ; vos greniers croulenl sous

le ble el vous ne cultivez pas de cereales, vos celliers regorge nt

de tonnes, el vous n'avez pas de vignobles. Vous habilez au

milieu des eaux, mais vous n'en buvez point ». El ceci devait

plaire au Gascon qui louait ses compatriotes de n'avoir qu'uii

mot pour « bibere » et « vivere ».

Ses veillees se prolongenl lard, penche sur les gros in-folio

relies en veau el couverts de caracleres hebreux, syriaques,

chaldaiques, ^thiopiens ^ II aurail pu, pour animer I'Anli-

quite, essayer de regarder au dehors, contempler le ciel, se meler

a la toule, y retrouver les identiles elernelles, mais lout est

trop different : le ciel est gris et bas, la vie est terne et lourde,

les ames sont taciturnes et lentes : il vaut mieux se plonger

dans les livres, c'est de la lettre que ressuscilera I'esprit.

Scaliger pense en Latin ou en Grec, il n'est pas de ce monde,

son Excellence », est-il dit dans les Scaligeriana (p. 317), rccueillis par les freres

Vassan : Scaligeriana sine Excerpla ex ore Jisephi Scaligeri, par F. F. P. P., Genevae,
ai^ud Peirum Columeslum, 16(5(5. Un vol. in-24''.

'l. Scalifjeriana.

2. J'ai pu en coUalionner le texts sur la copie qui m'a 616 obligeatnincnt envoy^c
par le biblioth^caire M. Bernard W. Henderson ; le podme se trouve de)i dans les

hpuscula.
3. Scalij?er ^tait un des tr6s rares hoinmes de'son temps qui siU rethiopien, qu'on

appelle parfois I'abyssin. On a, ^ ce sujet, le temoignage de r.\lleniand Ludolf :

« Post haoc ScaligeV peritiam hujus linguae edito sacrorum Eccle%iae aethiopicae
teniporum computo demonstravit. Elegant issimam earn vocat, si modo cultura
adhibeatur ; seque iiistitutioncs illius oliin scripsisse narrat ; vcrum illae luceni
non vidcrunt » (lobi hudoHi, Grammalica aelhiopica editio secunda, Francfort s /.M.,

1702, 1" page de la preface, au bas). Voir aussi G. Fumagalli, /i/ft/jojf/ra/fa e/jop/ca,

1893, p. 230, n" 2299, Scaliger. oi"i I'autcur rcnvoie A la page 670 durft' Emendatione.
On lit encore dans lobi Ludolll ad suam Hisloriam aeHiiopicam... Commentarius
< Francfort, 1(591, p. 17, § 81) : « .Josephus Scaliger in abstruso opere suo De sacrorum
iemporum emendatione, Computiim t'cclesiae aethiopicae orbi literato dedit, cum
nullum unquam hujus linguae praeceptoreni habuisset. Vir iste sagacissimus in
dissertatione ad Computum ilium multa rectissime conjecit ab aliis nondum tra-
dita... ; multa recte negat quae alii male crediderunt. .\ttamen inter tot egregia
quaedam paulo incautius, quaedam obscurius, quaedam pro more suo paulo
confidtntius tradit. » Je dois ces int^ressantes indications a mon cousin, .M. Marcel
t^ohcn, professeur d'abyssin a I'Ecole des l.angues Orientales k Paris et directeur
•d'etudes pour I'^thiopien h I'Ecole des Haules Etudes.
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il est d'un autre, passe pour la plupart des hommes, present

pour lui et d'une jeunesse eternellement vivante avec ses dieux,

ses vestales, ses monuments, ses discours et ses plaidoyers,

Parfois cette possession de tout un temps, envisage, non

comme un long devenir, mais comme un monument unique

et acheve, I'enivre d'un sentiment de jouissance et de mai-

trise
;
parfois au contraire, il sent I'immensite de la tache

impossible, les lacunes des textes et des manuscrits perdus, qu'il

iie pent pas restituer toujours par voie de conjectures, comme
les chapitres de son Eusebe. Celui-ci meme le desespere parfois,,

si Ton en croit les propos recueillis par les Vassan et publics

dans les Scaligeriana ^
: « Je ne pense voir mon Eusebe acheve

;

je deviens aage, je ne dors que trois heures, je me couche a dix,

je me resveille a une et demie et ne puis plus dormir depuis. »

Dans ces moments-la, il en arrive a desesperer de la science

meme, dont il lui semble apercevoir le neant : « Si j'avois dix

enfans, je n'en ferois estudier pas un, je les avancerois aux Cours

des Princes. » Le Frangais se plait a medire de ce dont il s'occupe.

Scaliger en usait ainsi, mais il ne tardait pas a retourner a son

6tabli en pronon^ant un mot qui annonce celui de Voltaire dans

Candide : « Je m'en vols bescher la vigne ».

Et il concluait une autre fois : « J'honore les Grands, mais je

n'ayme point les Grandeurs. Je ne pense pas qu'il y ait homme
en Hollande qui travaille plus que moi » ^. II lui arrivait d'en-

vier I'argent des marchands des Pays-Bas : « Mea nobilitas mihi

est dedecori ;
j'aymerois mieux estre fds de van der Vec, mar-

chand, j'aurois des escus » ^.

L'esprit de domination le hante, associe au souvenir de

son pere Jules Cesar ^
: « Mon pere estoit honore et respecte

de tons ces Messieurs de la Cour. 11 estoit plus craint

qu'ayme a Agen ; il avoit une autorite, Majeste et Representa-

tion; il estoit terrible et crioit tellement qu'ils le craignoient

tous ». Dorat disait que Jules Cesar Scaliger etait semblable a un

roi. Qui, a un Empereur. « II n'y a Roy ni Empereur qui eut

si belle fa^on que luy. Regardez moy, je luy ressemble en tout

et par tout, le nez aquilin. »

1. P. 313.
2. Scaligeriana, p. 315. Une edition nouvelle des Scaligeriana, faite sur une copie

laissee par le regrette Max Bonnet, sera donnee par M. A. Monod, professeur h I'Uni-

versite de Montpellier.

3. Ibid., p. 317.

4. Ibid., p. 315.
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Le portrait s'arrete 1^, il le faut achever, d'apres celui qui figure

aujourd'hui encore (cf. pi. XXIII), dans celte salie du Senat

que Niebuhr appelail uii des plus nobles lieux du monde.

Une longue barbe, grise et blanche, pendant sur la poitrine,

les tempes rentrees, le visage emacie, les cheveux tr^s courts ;

le regard est lixe, scrutant le passe. La simarre rouge couvre

un corps maigre. II est assis k sa table de travail et sa main

transparente aux veines saillantes tient la plume d'oie qui

s'est arretee de tracer sur le papier des caracteres arabes : « Je

n'ecris point si bien en nulle langue qu'en Arabe, et je n'escris

bien que lorsque j'ay une bonne plume. »

Parfois il sortait sur le Rapenburg, le chateau des navets,

le long du canal aux eaux vertes et jaunes, revetues d'algues

moussues, aux redans brusques comme un fosse de rempart.

Les arbres qui le bordent se reflechissent dans I'eau et, I'ete,

donnent une ombre epaisse et fraiche : il le franchissait sur les

ponts sureleves aux pentes raides, pour aller au vieux cloitre

des Dames blanches, qui sert d'Universite, assister a une

soutenance de these.

Or les passants regardaient avec etonnement et respect

le petit vieillard, dont la seule presence enrichissait la Cite. II

devait faire un long chemin, passer pres de la vaste eglise

gothique, la « Pieterskerk », ou reposent aujourd'hui ses os,

pour se rendre a I'eglise wallonne et y ecouter le sermon. Le
milieu lui deplaisait : « les Wallons puent, je ne puis endurer la

puanteur, lorsque j'entre au Temple des Wallons, loquuntur

belgice » ^.

En Janvier 1609, il se sentit faiblir. Ce sedentaire avait

toujours soulTert des intestins. Qu'on se souvienne des railleries

de Henri IV ! Lui-meme plaisante sa maladie et se compare, a

cause de I'enormite de son ventre, a Diogene dans son tonneau.

Le zele protestant ne craignait pas la mort : il ecrivait dans

I'album de Guillaume Rivet : « Formido mortis morte pejor

;

non potes vitare mortem sed potes contemnere », c'est-a-dire :

« La crainte de la mort est pire que la mort ; on ne peut eviter la

mort, on la peut mepriser » *.

1. Scaligeriana, p. 364.
2. Bulletin Eqlises Wallonnes,V sMc, 1. 1, p. 327. I/autographc est sign6 Josephus

Scaligcr, Jul. Caes. F. scribebam Lugduni Batavor. VI Kal. Scxtilis Juliani. Fuimus
1 roiac. '
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Daniel Heinsius, son disciple prefere, I'assiste avec sollici-

tude : « Daniel, mon fils, lui dit-il, void la fin. Je puis a peine

endurer ce que je soufTre. Mon corps est epuise par la maladie

ei I'habitude du lit, mais mon esprit conserve toute sa force.

Si mes ennemis me voyaient, ils attribueraient mes souffrances

a la vengeance divine. Tu sais ce qu'ils ont deja publie sur moi :

tu peux etre mon temoin. Poursuis comme tu as commence et

fais cela afm de defendre religieusement la memoire de celui qui

t'aime tant. Mais Dieu aussi t'aime sans doute. » Puis, humilite

supreme de cet orgueilleux : « Fuis la presomption et I'or-

gueil. Garde toi autant que possible de I'ambition et surtout

garde toi de rien faire par calcul contre le vceu de ta conscience. Tout
ce qui est en toi est en Dieu ; xixvov cpfAs, oiyoj/sSra. Cher fils, nous

nous en allons. Ton Scaliger a vecu pour toi. »

^

Et il expira, le 21 Janvier 1609, dans sa soixante-neuvieme

annee ^. Avec lui, c'etait tout un siecle, c'etait toute une concep-

tion de la science, c'etait I'humanisme de la Renaissance qui

expirait : en vain celui-ci devait-il tenter de ressusciter a Leyde,

et dans un Frangais aussi, Claude Saumaise, vingt ans plus

tard.

Mais n'est-ce pas un symbole touchant que ce savant frangais

expirant dans les bras de son disciple de Hollande, qui devait

heriter de sa tradition, a laquelle I'ecole des Cobet se rattache

directement ?

En vain les philologues d'aujourd'hui, plus rigoureux, plus

rebelles aux aventureuses conjectures, renieront cette ascen-

dance. Pour pen qu'ils fassent I'historique des questions et des

textes qu'ils traitent, ils retrouveront, a I'origine, le grand

ancetre fran^ais.

Si Ton voulait faire le bilan]de ce formidable labeur, il faudrait

dire a peu pres ceci : Scaliger est le fondateur de la Chronologie

dont il a pose les bases inebranlables dans son ouvrage capital,

le De Emendatione Temporum et le Chronicon Eusebi, ainsi que
de I'Epigraphie latine par les Indices du recueil de Gruter ^.

Si hasardeuse que fut sa critique conjecturale, elle se verifia

1. Cf. Haag, La France proteslante, l""" partie, t. VII, art. L'Escale.
2. Bronnen Leidsche Universiteit, t. I, p. 178, 22 Janvier 1609 : « Visum est Senatui

Acad, ut propter obitum Illustris. viri D. Josephi Scaligeri, Professores non doceant
ad proximum diem Jovis usque qui erit liujusce mensis 29. Cf. aussi Bronnen, t. I,

p. 183, pour I'inscription vot^e par le S6nat et qui est encore dans I'eglise Saint-
Pierre.

3. Langlois (Cli. V.), Manuel de Bibliographie hislorique, p. 264.
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dans le cas de I'Eus^be et elle constituait, k coup siir, un progr^

sur la crilique imaginative et impressionniste de ses prtdeces-

seurs italiens, bien qu'elle justiii£kt dans une large mesure cette

page de Bayle : « Sa profonde litterature etait cause qu'il voyait

mille rapports entre les pensees d'un auteur et quelques points

rares de I'antiquite : de sorte qu'il s'imaginait que son auteur

avait fait quelque allusion a ce point d'antiquite et, sur ce pied-la,

il corrigeait un passage ; si Ton n'aime mieux s'imaginer que

I'envie d'eclaircir un mystere d'erudition inconnu aux autres

critiques, I'engageait a supposer qu'il se trouvait dans tel ou tel

passage. Quoiqu'il en soit, les commentaires qui viennent de

lui sont pleins de conjectures hardies, ingenieuses etfort savantes,

mais il n'est guere apparent que les auteurs aient songe a tout

ce qu'il leur fait dire » ^. Ainsi le fameux Fran^ais de Rotterdam

attaquait le celebre Frangais de Leyde a moins d'un siecle de

distance. Mais nous, nous en arrivons a nous demander parfois

s'il ne faut pas retourner a Scaliger, et s'il ne faut pas preferer

une critique qui tend simplement a donner un texte intelligible,

le plus proche possible de I'original qu'il s'agit de restituer, ^

cette hypercritique pretendue scientifique, qui nous donne

le texte de I'editeur et non celui de 1' auteur, qui n'est pas fran-

Qaise et qui nous apprend .a reconstruire un ecrivain, sur un
systeme de genealogie de manuscrits d'une verite plus apparente

que reelle. ^

II n'y a pas jusque dans la philologie germanique ou on ne

trouve la trace de Scaliger, car il collabora avec les erudits

hollandais pour rassembler les premiers elements d'une enqu^te

sur les anciens textes gothiques ^. De plus, et ceci interesse les

romanistes, c'est lui qui decouvrit cette forme « ficatum » pour

« jecur », laquelle servit de base a la remarquable etude etymolo-

gique sur le mot « foie », publiee par Gaston Paris dans les

Melanges Ascoli.

Enfm, groupant les langues europeennes par mots souches, il

semble avoir eu, de leur parents, une idee remarquablement
exacte pour I'epoque *.

1. Cit6 par Haag, La France Prolestanle, l'« 6d., t. VII, art. L'Escalc.
2. Ces ligncs ^taicnt 6criles quand a paru I'arUcle de M. Wilmotte Sur la

crilique des textes, dans Le Correspondanl au 10 mai 1920, et qui (^tabiit sur des
preuves decisives une opinion scmblable.

3. Charles V. Langlois, Manuel de Bibliographie Historique, p. 269, n» 349, et
Hermann-Paul, Grundriss der Germanischen Philologie, t. I, 2« M., p. 16.

4. .Je fais allusion ii une curicuse dissertaUon des Opuscula varia (Paris, H. Beys,
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Mais de tout cet immense savoir et de ce prodigieux cerveau,

il ne reste que des elements si bien assimiles par notre erudition

contemporaine qu'elle ne les attribue pas plus a son auteur que

nous ne rendons grace de notre vigueur au lait de celle qui nous

a nourris ; or, cela est proprement une grande injustice. On ne lit

plus ses lettres, on ne lit plus ses poemes latins, on laisse dormir

sur les rayons des bibliotheques, les gros in-folios dont le meilleur

a passe dans des livres plus maniables et plus recents. Enfin, ce

qui est plus grave, on ne salt meme plus guere a Leyde, a qui il

donna seize ans de sa vie et dont il fut Y « Academiae decus »,

I'honneur de I'Universite, que Scaliger fut un Fran^ais.

II est un endroit, a Bennebroek, pres de Harlem, ou on a con-

serve sa tradition sous une forme etrange. C'est dans une auberge

ou se rencontraient, a mi-chemin de leurs deux villes, les avocats

de la Haye et d'Amsterdam pour y traiter de leurs affaires et y
manger un excellent saumon, sauce verte. L'enseigne represente

un personnage, alTuble du costume legendaire du savant du xvi^

siecle et portant une longue echelle ; en dessous, on lit cette

inscription : « De geleerde man », ce qui veut dire en hollandais,

par un jeu de mot impossible a rendre en frangais, a la fois, homme
a I'echelle et homme savant. Un erudit, M. Aert Veder, donna un
jour, en un banquet, la vraie solution du rebus en traduisant en

latin : Scaliger. Cette solution est si juste que je suis en mesure

de prouver, par un document trouve aux archives municipales

de Harlem ^, que Scaliger a reellement sejourne dans 1' auberge

de Reyer Simonsz, aubergiste, a l'enseigne de la Cigogne, le

1610, in-4°, p. 119), intitul^e Diatribae de Europaeorum Unguis, sur laquelle je
reviendrai prochainement dans le Bulletin de la Societe de Linguistique de Paris
(section de Strasbourg).

1. Rekening v. de Thesaurie der Stadt Haerlem voor jare 1593, t. I, 346, fol. 73
verso : « Reyer Simonsz, waert in den Oyevaer, over de costen t sijnen huyse gedaen,
den lesten Septembris ende eersten Octobris, tijde deser, op't Defroyement van den
Heer Doctor ende Professor J. Schaliger uyt Vranckryck versocht tot Professor
in der Universiteyt tot Leyden, reisende alhier gecomen met den Doctor Tuynick
mitsgaders vergeselschapt met den zoon van den Heere van Noortich (lisez Noord-
wijk| en oock eenen edelman uyt Vranckryck ende Iieuren Dienaers, betaelt bij

ordonnantie syne quitantie... 76 £ ». Je dois le souvenir relatif k 1'auberge k M. \V.
del Court et le texte k M. J. Fransen, qui m'envoie encore celui-ci, lequel se rapporte
k Utrecht : Stads Kameraarrekeningen 1593, sept. 27 : « Schenkehvijn Do'" Scaliger,
met syn bywesende heren, 12 quaert* (Archief voor Kerkelijke en Wereldsche Geschie
denissen in zonderheid van Utrecht par J. J. Dodt van Flensburg ; Utrecht, 1843,
t. Ill, p. 269). Une autre mention, ibid., t. Ill, p. 268, non datee, est rapportee par
erreur a 1552 ; elle doit se r^ferer k la meme date : < Jos. Scaliger. Item, Ger. Grouse,
voor de E. en de Hoogel. Hr. Joseph Scaliger, met syn byhebbende heren getapt
18 quaert wyns... 20 £ 12 st. » Les grandes villes de HoUande semblent done s'etre
dispute I'honneur de posseder dans leurs murs le celebre philologue et de lui offrir

ainsi qu'a sa suite un abondant vin d'honneur.





Planche XXIV a.

Humana, uitaj^ft- akd^ in jua, ui/jctr£--

1

ioftpht^ Scauptt mC^ • 7"- fcrlPcLm Lc^J40H

^44d4{4>lL^ V^f/V • Mil Juliani en, \^, >s^t)l

A L roc ISA I'UK hMiDIT DE J. ScALIGKR DANS l'AlBUM AMICORUM DK BoOT.

{Bibliollicqae de VUiiiversiti} d'Utrecht, ii° ItiSG).

Planche XXIV b.

et ah/I/ c/t-^Uco (.fi^jf74k- y^/W) /*/>->»W rt'»<'" W/•^ >^ »-•//>« iyiV, /^ ^^.^ ^^^
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Lettue de Joseph Scaliger a Douza.

(British Museum).



Planche XXV.

ToMUE DE Joseph Sgaliger

DANS l'Eguse Saint-Pierre a Leyde.
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I

30 septembre et le 1«' octobre 1593, en compagnie du professeur

Timinjf, du fds de Douza, poete latin comme son pere, d'un

gentilhomme Irangais et de leurs serviteurs. La depense, se

monlant h 76 livres, fut genereusement soldee par la ville de

Harlem.

Dans une circonstance plus grave et plus auguste, le souvenir

de Scaligcr iul evoque par Cobet, d'ailleurs descendant de

refugies. C'etait en 1875, au troisieme centenaire de I'Universite

de Leyde, ou, s'adressant a Gaston Paris, Perrot et Renan, qui

representaient I'Universite de France, I'eminent philologue

hollandais leur dit publiquement : « Quand on n'y prend pas

garde et bien garde, ce grand savoir, cette vaste erudition

etouffent tout doucement le bon goOt d'abord et le bon sens

ensuite. Aussi, Messieurs, pour en finir une bonne fois, nous

autres Hollandais, qui avons conserve religieusement les saintes

traditions de nos peres et qui, par consequent, n'avons pas peur

de ces vieux portraits qui nous regardent fixement dans la salle

du Senat, tant que nous tiendrons a conserver aussi, dans notre

erudition nationale, solide et massive comme toujours, le bon

gout et le bon sens, c'est vous. Messieurs les Frangais, qui serez

toujours nos maitres *. »

1. Voir la revue France-HoUande, novcmbre 1917, p. 5, et Revue des Deux
Mondes, l*' avril 1875.





CHAPITRE VII

Dii MiNORES : Baudius, de Lille ; Polyandep, de Metz

Clusius et Scaliger morts tous deux en 1609, notre influence a
rUniversite de Leyde devait subir une eclipse. Non pas cepen-

dant que le corps professoral ne comptat plus de Fran^ais, mais
ils n'etaient ni d'une telle reputation ni d'une telle envergure

;

I'un s'appelait Baudius, I'autre Polyander. lis vont I'un et

I'autre nous amener a Balzac et a Theophile.

Nous avons deja vu, au chapitre precedent, le role un peu
etrange joue par Dominique le Bauldier, alias Baudius, dans la

venue de Scaliger a Leyde.

Le Baudier etait ne a Lille, en 1561. On le trouve inscrit ^

rUniversite de Leyde, une premiere fois, en 1578, doncau debut

de cette institution, en qualite d'etudiant en theologie, le 22 avril.

En 1582, nous I'avons rencontre a I'Universite calviniste de

Gand i. Apres cela, il apparaitsur VAlbum studiosorum de Leyde,

corame etudiant en droit, le 7 septembre 1583. C'est en cette

qualite que, le 4 juin 1585, il soutint en public, sous la presi-

dence de Doneau, sa these de doctorat De Verborum obligalio-

nibus 2. Nous avons vu qu'il s'etablit en Zelande, a Vere, et

qu'il suivit, a quelque distance. Tuning, dans son ambassade
ftcientifiquc, pour continuer a Tours, a son profit et pour son

propre compte, les negociations en suspens.

Une lettre, conservee par le fonds du Puy ^ a la Bibliotlieque

Nationale, est adressee a « Monsieur Baudius, avocat en la Cour
du Parlement, en son logis chez le Seigneur de Voz, graveur

1. Voir plus haut, p. 158.
2. Bronnen Leidsche Universileil, t. I, p. 41 et p. 461*.
3. Cil6e par Haag, La France prolestanle, 2" id., t. IV, col. 365.
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lapidaire, en la rue de la Sellerie, a Tours ». Ce « seigneur de Voz

«

pourrait bien etre Anthony de Vos, qu'un acte inedit de 1612,

conserve aux archives municipales de Leyde, mentionne commc
son gendre et qu'il faut a mon sens, identifier avec Anthony
de Vos, qui grave un portrait de Theodore Colvius, mort
en 1607. Nous reparlerons de ce de Vos.

En 1603, rUniversite s'associa Baudius, sans doute a

la
, requete de Scaliger, comme professeur extraordinaire

•d'eloquence, au traitement de 700 florins i. Heinsius, pour

enseigner la poesie en cette meme qualite, n'en a que 400. Le
20 mai, le Senat reserve la quatrieme heure pour I'explication

de Brutus ^: «Dominico Baudio, D. Juris, Professori Eloquentiae

assignatus est Brutus Ciceronis explicandus hora 4a » ; mais,

temperament inquiet, Baudius est perpetuellement en conflit

avec Heinsius et les Curateurs, au sujet des heures.

Les etudiants, en 1607, protestent contre son enseignement du

droit, dont les Curateurs I'avaient en partie charge par Resolu-

tion du 9 fevrier ^. En depit de cette reclamation, les Curateurs

et Bourgmestres le nomment, le 8 mai de I'annee suivante,

« Professor Historiarum et Institutionum Juris », done profes-

seur d'histoire et de droit. 11 avait supplee Merula des 1603,

<^e qui justifie I'attribution du premier des deux titres et il

etait docteur en droit, ce qui legitime le second. II ne fut cepen-

dant titulaire de la chaire d'histoire qu'en 1609 ^.

II parait avoir eu des embarras financiers puisque, a cause de

ses lourdes charges, les Curateurs et Bourgmestres lui accordent,

le 9 mai de la meme annee, une indemnite supplementaire de

100 florins. Ses difficultes ne font que croitre en 1611, ou il

demande des subsides pour apaiser ses creanciers, dont il est

si « infeste » qu'il ne pent plus trouver le repos necessaire a

I'etude.

Sa vie est tellement ignoble que, le 8 aout 1612, le Recteur

et quelques uns de ses assesseurs se font introduire aupres des

Curateurs et Bourgmestres, leur disant que I'entree de la salle

du Senat avait ete consignee par eux a Baudius, a cause de sa

1. Bronnen Leidsche Universiteit, t. I, p. 151.
2. Ibid., p. 148.

3. Ibid., p. 173.

4. Ibid., p. 178.



Planche XXVI.

Portrait de Baldius (D. Le Baldier, de Lille),

PROFESSEUR A L'tlNIVERSITE DE LeYDE (i6o3-i6i3).

(Salle de la Faculty des Lellrcs d'Amslerdam).
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vie scandaleuse ct qu'ils les priaient de iie pas lui doniier acces

non plus aupr^s d'eux, a quoi ils consenlent ^

II y a done quelque vraisemblaiice dans cette anecdote restee

fameuse en HoUande et qui veut que, rencontr^ arpenlant eii

zigzags la Breestraat ou rue large qui est, aujourd'hui encore,

la plus frequentee de la ville, Baudius ait repondu a quelqu'un

qui lui demandait ou il allait : « Eo per viam latam ad portam

coeli », ce qui signifie, en somme, « je vais par la voie large a la

porte etroite ». Or la « Porta coeli » etait I'enseigne d'un cabaret

fameux, frequente par les etudiants.

Peu de temps apr^s I'ostracisme du Senat, un acte inedit du

12 octobre 1612, parle des fian^ailles de Baudius avec une

dame noble, « JofFre [c.-a-d. JulTer, M^^^] Maria van Loo », de

Dordrecht, veuve du vidame Loys Droetelinck. 11 s'agit d'une

renoncialion de Mayken Henricx, fille de ladite veuve a son

opposition, bien naturelle avouons-le, a la publication des bans ^.

Le 18 novembre 1613, les Curateurs et Bourgmestres ^ nom-
ment D. Heinsius, j usque-la professeur de politique, professeur

d'histoire en qualite de successeur de Baudius, decede.

II n'etait pas sans talent ce Baudius, surtout comme poete

et orateur latin. Scaliger disait : « Baudius doctus est ut et

Putschius. Baudius a un styLe non ciceronien, mais du temps de

Domitianus : je garde toutes les lettres de Baudius*. » Non seulc-

ment Balfac parlera de lui, et nous aurons a rechercher pourquoi,

mais aussi Guy Patin, encore en 1672^ : « Je viens d'apprendre

du jeune van der Linden que Monsieur Gronovius est mort a

Leiden. II restoit p:esque tout seul du nombre des Savans d'Hol-

lande. II n'est plus, dans ce pais-la, de gens faits comme Joseph

ScaHger, Baudius, Heinsius, Salmasius et Grotius. » Dans cette

phrase, sur cinq noms, il y en a trois de fran^ais. *

1. Bronnen Leidsche Universiieit, t. II, p. 27.
2. Archives municipaies dc la villc de Leyde ; document communique par

M. Bij'eveld, aichiviste-adjoint. Je n'ai rien trouv6 dans le registre des fiances,
nomn-6 « Biulden ». Bronnen, t. 11, p. 56, 20 mai Kilo : la veuve dc Haudius pressc
le Sinai d'obtenir une solution dans I'alTaire Droitelin}'.

3. Ibid., t. II, p. 49.
4. Scjligeriana, p. 36.

5. Lellr'es choisics, t. Ill, p. 443, k M. F. C. M. D. H. ; dc Paris, le 22 ian\1er
1672.

6. Sur Baudius, consultez Haag, La France prolestanlc, 2' ed., art. Baudier, et les

Epistolae et Oraliones, les Amores et le De Induciis Belli belgici lib. HI, de cet
autcur. Cf. aussi le Diclionnaire hislorique dc Bayle, article Baudius.
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L'annee de la mort de Baudius est celle du rectorat de Polyan-

der a Kerckhoven qui, pendant pres de dix ans, devait etre le

seul representant de I'erudition frangaise al'Universite de Leyden

€t quiyenseigna jusqu'a sa mort, survenue en 1646. Ily avait ete

appele en octobre 1611, apres qu'on eut en vain essaye d'y

ravoir Pierre du Moulin, alors ministre de la communaute pro-

testante de Charenton ^. Le nom complet de notre theologien

etait Jean Polyander van den Kerckhoven. II etait ne a Metz,

le 26 ou 28 mars 1568 ^. Son pere, originaire de Gand, s'etait

refugie en Lorraine et y avait ete pasteur adjoint, a Metz,

en 1561, a cote de Pierre de Cologne, de JeanTaffin, de Garnier,

auteur de V Institiilio linguae gallicae ^ et de Louis Des-

mazures, I'auteur tragique tournaisien. Force de se retirer en

AUemagne avec sa femme, Chretienne, fille de Noel Dubois de

Nieuwkerke, il avait mis son fils a FUniversite de Heidelberg,

oil il devint I'eleve de Francois du Jon, dont il devait plus

tard occuper la chaire a Leyde. On voit done que, pour plusieurs

des hommes qui nous interessent, Doneau, du Jon, Polyandre

et meme le jeune Schelandre, Heidelberg fut une etape vers

Leyde, qu'elle avait precedee en tant qu'Universite germanique

du Refuge. A vingt ans, il frequent a 1' autre centre des etudes

protestantes, Geneve, sous de Beze, la Faj^e et Chandieu.

C'est la qu'il regut vocation de dilTerentes eglises wallonnes

des Pays-Bas *. II y exerga son ministere, en meme temps que

le professorat, pendant un demi-siecle. Les actes synodaux

d'avril 1646 expriment « les regrets de la perte d'un si grand

personnage qui a rendu a nos eglises des services signales pen-

dant cinquante-cinq annees ^. » II avait remplace Arminius, dont

il ne partageait d'ailleurs pas les idees et il fut membre de la

Commission chargee de dresser les Canons et de publier les

Actes du Synode de Dordrecht (1620), in-4o. II fit partie egale-

ment du Comite a qui les Etats Generaux avaient donne mission

de reviser la traduction hollandaise de la Bible. Jean, son fils

1. Cf. Bronnen Leidsche Universileit, t. II, p. 20.

2. Haag, La T^rance proteslante, 1»^« ed., t. VI, p. 118.

3. Cf. Ibid., 2« M., t. VI, col. 849.

4. Bulletin Eglises Wallonnes, t. IV, p. 217.

5. Ibid. Sur Polyander, voir encore Liure Synodal, Synode de Leyde, 1611, p. 227,
art. I et suivants. II redevient pasteur de I'eglise de Leyde, cf. p. 2.35, art. 5 ; cI.

encore Calalogne de la Bibliothcque Wallonne, t. I, pp. 144, 146, 187.
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unique, sieur de Heenvliet, lui fit dresser un beau monument,
qui existe encore dans I'eglise Saint-Pierre ^

Quels que fussent le nombre et la valeur de ses ouvrages, ils

n'etaient pas de tel ordre qu'ils pussent attirer deux jeunes

nobles, tels que Balzac et Theophile, en 1615. II faut done

attribuer leur presence a une cause plus generale : Tadlux

constant d'6tudiants k TUniversit^ de Leyde, depuis les debuts.

Nous avons parle jusqu'a present des professeurs fran^ais de

rUniversite, disons quelques mots des etudiants.

1. On trouvera une bibliographic de Polyander dans Haag, op. cil., !'• &d., t. VI,
p. 119.





CHAPITRE VIII

^TUDIANTS FRANgAIS A l'uNIVERSIt6 DE LEYDE DE 1575 A 1615

Les sources principales qui sont a notre disposition sont

VAlbum sludiosorum ou registre d'immatriculation \ les Resolu-

tions du Senat et des Curateurs, les positions de theses, les Albums
amicorum et le fichier wallon. II pent y en avoir d'autres encore,

mais le seul examen de VAlbum, meme dans I'edition assez impar-

faite de M. du Rieu, est deja fort instructif.

Ce n'est pas tout d'alTirmer que de jeunes Fran^ais allaient

souvent se perfectionner a I'Universite de Leyde, il faut en savoir

le nombre, la qualite, les noms, la provenance.

Des I'annee rectorale qui va du 8 fevrier 1576 au 8 fevrier 1577,

sur 14 etudiants inscrits, il y a deja deux Fran^ais : Lazarus

Rebertus (Lazare Robert ?), de Rouen, qui etudie les arts libe-

raux et a pu etre attire par la presence de son compatriotc

Feugueray, recteur cette annee-la. Un autre Fran^ais, nomme
Antoninus Puteanus (Antonin Dupuy ?) est mentionne, pour la

meme branche, le 23 juillet. Aucun de nos compatriotes, en 1577.

L'annee suivante, s'en montrent deux ou trois, dont Baudius

et Joseph Taurin, de Paris, etudiant de lettres.

Sous le premier rectorat de Juste Lipse, en 1579, il y en a cinq,

dont un, et des plus interessants, n'a pas encore ete identifie

jusqu'a present. C'est Nicolas Barnardus, Allobrox, inscrit

€omme etudiant en theologie le 27 Janvier, singulier personnage,

qu'on trouve alternativement cite Bernard ou Barnaud,

qui est son vrai nom. II nous apprend lui-meme, en tete de son

Quadriga Aurijera, qu'il etait ne a « Christa-Arnaude, Delphi-

nate », c'est-a-dire a Crest, en Dauphine, entre Gap et Livron *.

1. Album sludiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875. La Have, Nijhoff
I vol. in-40, 1875.

'

2. Haag, La France prolestanle, 2« M., t. IV, col. 1072, additions et col. 840
jk 853. Voir aussi I'articie du Diclionnaire hislorique de Prosper Marchand ; E. Ar-
naud, Ilisloire du prolestanlisme d Cresl, en Dauphin^, Paris, 1893, in-8» ; Ad. Rochas,
Biographie du Dauphin^ ; E. Arnaud, Hisloire de VAcademic proieslanie de Die*
Paris, 1872, p. 91.

'
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II etait neveu du senechal Jean Barnaud. Bordier ne I'avait

trouve a Leyde qu'en 1597 et 1599 et a Gouda en 1601 i, mais il

nem'apas ete possible de verifier son affirmation, quoique je

puisse maintenant etablir sa presence aux Pays-Bas des 1579.

Y serait-il reste constamment jusque vers 1600 ? c'est peu pro-

bable, puisqu'on le signale a Prague et a Geneve ; en tons cas, il

a public en Hollande des ouvrages d'alchimie, s'y est adonne aux
sciences occultes, a la recherche de la pierre philosophale et y
a ete, au debut du xvii^ siecle et sans doute avant, un des fon

dateurs de la secte des Rose-Croix, dont nous reparterons a rocca-

sion de Descartes. II n'est pas inutile de remarquer que le

Historisch Verhael de Wassenaer, raconte qu'au debut du
xvii® siecle un Fran^ais nomme Bernard ou Barnaud aurait ete

envoye en Hollande a Ter Gouwe pour y trouver la pierre

philosophale ^. On cherchera plus loin, au livre III, si Barnaud
n'a pas, a certains egards, montre le chemin a Descartes, dont

on verra I'interet pour les mysteres rosicruciens.

Sous le deuxieme rectorat de Juste Lipse (1580), deux etudiants

fran^ais, un de Paris, pour le droit, I'autre de Cambrai, docteur

en medecine. En 1581, huit Fran^ais, dont cinq pour lesLettres.

II ne s'agit par consequent nullement de futurs pasteurs protes-

tants, venus pour achever en liberie leurs etudes de theologie.

Ces huit etudiants sont-ils restes I'annee suivante, c'est

possible, mais ils ne sont grossis d'aucune recrue nouvelle et,

I'annee d'apres, on ne signale que le seul Baudius. Pour 1584,

une inscription sure, deux douteuses ; il n'y en a que deux de

certaines pour 1585 ^ aucune pour 1586. Le quatrieme rectorat

de Juste Lipse en 1588, attire deux etudiants, dont un d'Orleans
;

celui de Beima (1589) egalement deux ; I'annee suivante, 1590,

1. Selon le docteur J. Huges, professeur au lyc^e, consult6 k ma demande par
M. Baale, le nom de Barnaud ne figure pas dans le Poorterboek de Gouda, entre
1599 ct 1610. Ricn dans le fichier wallon. J'ai par centre trouv6, grAce a M. Biichner,
\mc lettre autographe de Nicolas Barnaud, k la Bibliotheque de I'Universite de
Leyde. 11 n'y a done plus de doute sur son nom, que M. Jaeger (F. M.) orthographie
Barnand, dans son 6tude sur Theobald van Hogelande, publiee dans Chemisch
Weekblad, 5 octobre 1918, p. 1254. Van Hogelande, par contre, n'a pas tort de
l^arler d'un Bernaudus, car on distinguait mal entre « or » et « ar » ; M. Jaeger donne
une bibliographie interessante des ceuvres de Barnaud.

2. Cf. Meijer (W.), De Rozekniisers of de vrijdenkers der 17" eeuw, Haarlem
F. Bohn, 1916, in-S", p. 38, 46, 47. M. Meijer (p. 46) I'appelle, erron^ment aussi,
Bartaud ou Bernard Montaux, p. 44.

3. Je nomme incertaines les inscriptions se rapportant 4 des noms d'aspect fran-
cais et qui ne sont pas accompagnees de la mention « Gallus » ou du nom d'une ville

iran^aise, traduit en latin ; le nom de la ville avec la terminaison -ensis, n'indique
]>as toujours le lieu de naissance, mais parfois le lieu d'oi^i Ton vient. Disons en pas-
sant que, dans notre ouvrage, nous ne nous occupons en principe que des person-
1 ages nds dans les limites de la France d'aujourd'hui.
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il y a un Fran^ais seulement, Josse Elsevire, de Douai *, ^tudiant

en Let Ires ; deux en 1591, mais quatre en 1592, la plupart

de families connues : Pelnis Regius Builoneus, Parisiensis,

etudiant de Lettres, qui doit etre un Pierre I^eroy-Bouillon ou
Bullion, un Francois Petit de Caen, un Denis Reboul (RebuUus),

de la Meuse, pour les math^matiques, et enfin, 8 octobre, Pierre

du Moulin, d'Orleans.

De ces quatre etudiants, dont le dernier sera bientdt un pro-

fesseur, on bondit brusquement, en 1593, a quelque trente-sept

ou trente neuf, plus que la somme de tons ceux de nos compatriotes

qui s'etaient fait immatriculer jusqu'a cette date a TUniversite

de Leyde, et toutes ces inscriptions sont posterieures au 5 juin,

c'est-a-dire qu'elles coincident sensiblement avec Tarrivee de

Scaliger (25 aodt suivant).

Ainsi on pent mesurer par un chiffre le niveau de la reputation

du grand humaniste, la perte que son depart constituait pour la

France, le gain qu'il representait pour Leyde, sans compter que,

sa celebrite etant grande dans le reste de I'Europe, il y attirait

aussi bien des Allemands et des Polonais. Examinons de plus

pres I'origine des nouveaux venus : onze sont de La Rochelle,

quatre sont qualifies poitevins, huit Saintongeais, un Gascon; un
vient de Bordeaux, un autre de Tours, un troisieme d'Angers;

trois seulement sont Parisiens. La plupart sont done de la France

de r Quest ou du Sud-Ouest, d'oii Scaliger etait originaire.

Le jour ou il alia se faire inscrire lui-meme, le 2 septembre

1593, il se fit accompagner de tout un cortege, d'une cour de

quatorze etudiants poitevins, rochelois et saintongeais. C'est le

surlendemain, le 4, que se fait porter, sous le nom de Marcus
Antoninus Gorgias Burdegalensis, ce docteur en droit de Bor-

deux, M. de Gourgues, dont il a ete question, comme d'un des

compagnons de voyage de Scaliger; mais ce n'est que le 31 de-

cembre de cette meme annee 1593 que le disciple de ce dernier,

Henri-Louis de La Roche-Pozay, se fit immatriculer avec

Jacob Daliet, de La Roche-Pozay, et Pierre Morin, de Preuilly.

Ds sont a la Faculte des lettres et, sur nos trente-sept Fran-

^ais, il y en a dix-neuf dans ce cas, ce qui atteste encore une
fois le prestige de Scaliger; les philosophes, qui se rattachent au
meme groupe, sont quatre, les juristes, trois.

1. Quatriime flls de Louis I, et plus tard libraire aussi.
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Le comte Henri-Frederic se fait immatriculer le l^r Janvier

1594, et il n'est pas douteux qu'il ait frequente Scaliger, a qui

Louise de Coligny voulait le confier, et cette brillante jeunesse

troublait souvent le recueillement du savant, habitue d'ailleurs

a s'abstraire du bruit, comme I'erudit dont parle Montaigne ^.

Beaucoup d'incertitude sur 1594, on a neglige souvent de

mentionner, a cote des noms, le lieu d'origine ; mais on pent la

conjecturer frangaise pour onze d'entre eux, tandis que deux

seulement sont surs. Pour 1595, quinze Frangais authentiques,

dont Samuel Petit, Saintongeais, etudiant en theologie de vingt

ans, inscrit le 23 septembre, avec trois camarades de Dieppe

et un de La Rochelle, et qui n'est autre que le futur theologien

de Montpellier, oncle de cet etrange aventurier de lettres,

Samuel Sorbiere, a qui il apprendra la route de la Hollande.

Casimir Junius, inscrit le l^r octobre, a 13 ans, est le fils du

professeur du Jon ; nous I'avons vu deja immatricule, par egard

pour celui-ci, a I'Universite de Heidelberg, a I'age de sept ans.

Un autre personnage connu est Philippe du Plessis-Mornay,

inscrit a la Faculte des lettres, le 22 novembre 1595, et age

alors de seize ans. C'est celui qui se fera tuer en 1605, a

Mulheim-sur-Ruhr, sous Maurice de Nassau. II n'etait done pas

ignorant, ce jeune guerrier, et il suivait la tradition de son pere,

d'Agrippa d'Aubigne, de la None, de Scaliger lui-meme, qui

tons avaient manie la plume comme I'epee ^.

En cette meme annee 1595, il n'y a pas moins de trois Fran^ais

qui soutiennent des theses, deux en theologie : Jacques Clemen-

ceau, Poitevin, le 18 fevrier, « Sur la predestination », Zacharie

Launaeus (de Launay ?), Poitevin aussi, le 19 juillet, « Sur la

Personne du Christ Mediateur », et enfm Gilles Bouchereau,

Angevin, le 25 septembre, « Sur I'usufruit » ^.

En 1596, le nombre d'etudiants frangais semble tomber a six.

Les annees suivantes donnent des chiffres moderes ; 1597, sept

ou huit, si Ton ajoute Paul L'Empereur, de Cologne ; 1598,

six, dont le plus important est Guillaume Rivet, frere aine

d'Andre Rivet, le futur professeur de Leyde. VAlbum ami-

corum de ce Guillaume, age de 17 ans, a ete conserve et est

1. Livre III, ch. 13, Les Essais, dd. Motheau et Jouaust, t. VII, p. 32. Le passage
pourrait fort bien se rapporter a Scaliger.

2. Cf. Livre I".
3. Bronnen Leidsche Universileit, t. I, p. 367*.
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public dans le Bulletin pour Vhisloire des Eglises Wallonnes ^.

1599 allesle une nouvelle progression avcc treize inscriptions

et Ton ne saurait s'empecher de remarquer qu'elle coincide

avec la formation des Regiments fran^ais de La Noue.

Soldats et etudiants voyageaient sans doute ensemble, I'afn^

peut-etre entrainant pari'ois le cadet. En 1600, nouvelle

augmentation : quinze Frangais, dont le theologien Benjamin

Basnage, qui ouvre la liste et dont le nom merite de nous arreter

a plus juste titre encore que celui de Guillaume Rivet, car les

Basnage seront parmi les plus illustres chefs du Refuge d'apr^s

la Revocation.

Par I'exemple de cette famille la aussi, il est facile de com-

prendre comment et pourquoi la Hollande fut la Terre promise

du Refuge. Benjamin Basnage ^, ne en 1580, pasteur d^s 1601

a Sainte-Mere Eglise, dont Carentan sous Rouen etait alors

annexe, y exerce le ministere pendant cinquante et un an, et y
meurt en 1652. II laisse deux fils : Antoine, sieur de Saint-Gabriel

et de Flottemanville, ne en 1610, pasteur a Bayeux, et qui se

retire en Hollande en 1685, pour aller mourir a Zutphen en 1721 '.

L' autre fils est Henri Basnage, sieur de Franquesney, ne le 15 oc-

tobre 1615, avocat a Rouen, ou il s'eteint en 1695.

Celui-ci est le pere de Jacques, ne dans la meme ville en

aout 1653, et qui se refugie, en 1684, en Hollande ; il y sera

le redoutable adversaire de Bayle. C'est de ce Basnage que Vol-

taire dira qu'il etait plus fait pour etre ministre d'un Etat que

d'une Eglise. II meurt en 1723, le 22 decembre, a La Haye ; il

avait epouse Suzanne du Moulin, petite fille de Pierre *.

Le frere de Jacques, Henri Basnage, Seigneur de Beauval,

n'est pas moins connu. Ne a Rouen en 1656 et expatrie en 1685,

il continue en 1687 les Nouvelles de la Republique des Lettres,

fondees par Bayle en Hollande en 1688, et il leur donne le titre

nouveau de Histoire des ouurages des Savants, par M. B*, docteur

en droit ^. Enfin, leur soeur Madeleine epousa Paul Bauldri

d' Iberville, qui fut nomme, en mai 1685, professeur extraordi-

1. Deuxifeme s^rie, t. I, p. 321 i 350.
2. II ne faut pas I'ldcntiflcr avcccc Timoth^c Basnage, re^u membre de I'Egllsede

Leyde, le 22 avril 1001 (fichier ^^allon). Benjamin soutient des tlu^ses exercitii

gratia d^s IGOO. Voir La France proteslanle, 2« ^d., verbo Basnage, col. 922 et s.

3. Bulletin Eglises Wallonnes, I, p. 37.
4. Ibid., 2- s^rle, t. IV, p. 370.
5. Ibid., p. 159, note 3.
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naire d'Histoire ecclesiastique a rUniversite d'Utrecht, ou il

mourut en 1706 ^.

On voit done combien il est errone de faire remonter a la

Revocation, comme on le fait le plus souvent, les relations litte-

raires de la France et de la Hollande et I'installation des Fran-

^ais aux Pays-Bas.

En 1601, flechissement apparent : dix inscrits, venus de

partout, de Normandie, notamment de Caen et de Rouen, de

Champagne, de Bourges, de Metz et du Poitou (Renatus Textor).

Le Champenois est Daniel Tronchin (Troncinus) ; c'est un etu-

diant en medecine de 24 ans. J'ai dit flechissement apparent,

parce que les etudiants de I'annee precedente sont en partie

restes, temoin TAlbum de I'Utrechtois Boot, que j'ai souvent

invoque.

Meme Guillaume Rivet, immatricule en 1598, le 28 octobre,

signe encore cet Album en 1602. Celui-ci est un vrai nid de noms

fran^ais : ceux des maitres, Francois du Jon, de I'Escluse,

Basting, Scaliger, y voisinent avec ceux des etudiants : Samuel

Bouchereau, de Saumur ^ Nathanael Marius (« Si Dieu est pour

nous, qui sera contre nous?»), Daniel Bourguignon, d' Orleans,

Abraham de la Cloche, de Metz ^, Guillaume Rivet, Bouvin *,

Normand, Pierre de la Place, Normand aussi, qui ecrit le

3 aout

:

Pour mourir bienheureux, a vivre faut apprendre ;

Pour vivre bienheureux, a mourir faut entendre.

Samuel de Lescherpiere, S^ de la Riviere, est le plus savant

ou le plus pedant d'eux tous ; il trace deuxUgnes de syriaque, une

ligne d'hebreu, une de grec, une de latin, une d'espagnol, quel-

ques vers en allemand, en anglais, en hollandais, une devinette

absurde en ItaUen, et une conclusion idiote en frangais (cf.

pi. XXVII).
Plusieurs de ces noms manquent a VAlbum Siudiosorum, qui

1. Ibid., p. 295, note 2.

2. II avait €t6 envoyd en Hollande aux frais de I'Eglise de Saumur et y est rap-

peld par du Plessis en 1602, pour y occuper une chaire a 1'Academic protcstante.

Cf. Haag, La France protestante, t. VII, 1" 6d., p. 530. Nous avons vu qu'un Gilles

Bouchereau, Angevin, avait soutenu des theses en septembre 1595. Cf. p. 22S.

3. II defend des theses « exercitii gratia » en 1602 et en 1603, cf. Bronnen Leidsche

Universiteit, t. I, p. 468*. Ces theses se trouvent encore a la Bibliotheque de TUni-
versit^ de Leyde.

4. Peut-§tre identique k Jean Bouvin, qui epouse Marie Destombes, dont il

eut un fils, Jean, baptist Ic 31 juUlet 1614 (Bulletin Eglises Wallonnes, 2« s6rie,

t. I, p. 339).
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est done loin de nous presenter tons les jeunes Fran^ais de Leyde.

Ceux de 1602, les nouveaux du moins, sont peu nombreux, cinq

seulement, par contre, il y a quatre genevois qui devaient les

rechercher beaucoup. Relevement ^ huit en 1603, parmi lesquels

je note uii Jean Huet, un Robert Oudart, un Benoit Turretin.

Le Bulletin des Eglises Wallonnes ^ y ajoute Jacques Ber-

trand, S' de Saint Fulgent, etudiant en medecine. Nouvelle

progression pour 1604 : neuf inscrits, et la plupart de

I'ouest, dont deux Orleanais, deux Poitevins, deux Bretons.

L'un de ces derniers est Andre Le Noir, age de vangt ans et

etudiant en theologie, suivi a trois ans d'intervalle (23 aoAt

1607), par son frere cadet qui, au meme age, entreprend la

les memes etudes, et, si je m'arrete a ces deux noms, ce

n'est pas qu'ils designent des hommes d'une valeur particuliere,

mais parce qu'ils montrent comme la tradition du voyage en

HoUande se perpetua dans les families protestantes fran^aises

au cours du xvii^ siecle.

Lisons en effet cette requete adressee par le Pasteur Philippe

Le Noir, tninistre de la Duchesse de Rohan, au Synode assemble

a Harlem, en avril 1683, pour lui recommander son fils Jacques ^
:

« Outre cela, je voulois qu'en qualite d'estudiant, il se format

€t perfectionnat sous les grands hommes de vostre Republique

et, qu'ayant faict cincq ou six ans de theologie a Saumur, il y
mit la derniere main dans vostre celebre Universite de Leiden

ou son ayeul, Guy Le Noir, et son grand-oncle, Andre Le Noir,

S' de Crevain et de Beauchamp, firent en entier leurs estudes de

Theologie a I'entree du siecle que nous finissons et oil leur course

pastorale a este bien longue en cette province. »

Signalons, en passant, Theodore Tronchin de Geneve, qui,

en 1605, soutient des theses « exercitii gratia », en meme temps

que Benoit Turretin ^ Le Rectorat du fameux Arminius

semble avoir attire beaucoup de nos compatriotes, car j'en

compte, en 1605, environ quinzc : Francois Petit, de Paris, un

Saintongeais et quatre etudiants de la Rochelle. Elevation a

dix-sept en 1606, dont dix Normands. Quatre Rouenuais de

dix-huit a vingt ans, se font inscrire, le 7 octobre, a la Faculte

de droit et, huit jours apres, les 13 et 14, un nouvel etudiant

1. 2» s^rie, t. I, p. 336.
2. Bullelin Eglises Wallonnes, t. I, p. 206-8.
3. bronnen Leidsche Universileil, t. I, p. 472*.
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de Rouen et deux du Havre de Grace. Les Normands ne sont

pas moins bien representes dans les dix de 1607, Caen surtout,

Ce chiffre est depasse d'une unite pour 1608.

En 1609, huit etudiants seulement, parmi lesquels un certain

Juste, qui est le « famulus » ou serviteur de trois comtes de

Bismarck, de la Marche de Brandebourg. Pour 1610, cinq inscrits

siirs seulement, mais pour 1611 il y en a de nouveau neuf, tandis

que I'annee 1612, n'en ollre que sept, dont Louis Cappel, de Sedan,

vingt-sept ans, le celebre theologien, immatricule le 4 septembre,

fils de celui qui avail inaugure I'Universite. L'annee 1613, celle

du rectorat de Polyander, ne fournit que sept noms nouveaux,

mais ils exigent une attention particuliere, parce que nous

approchons du moment ou arriveront Balzac et Theophile et

que c'est parmi ces etudiants qu'on sera tente de chercher

ceux qui auront entraine vers ces terres lointaines les deux

jeunes nobles de I'ouest. Je signale done, le 15 fevrier 1613,

Samuel de Limay de Bezu, Briensis (de Brie), vingt et un ans ;

Antoine de Montauban, dix-huit ans, etudiant en droit ; David

de Codelonge, Gascon, vingt-cinq ans, pour la theologie.

En 1614, 11 n'y a que cinq inscriptions fran^aises nouvelles,

mais il en est une qui a pu jouer un role dans la decision da
jeune Balzac, c'est celle du comte Gabriel de Montgommery,
sans doute le comte de Lorges, mort en 1635. Son immatricula-

tion est du 25 Janvier 1614. Quelques jours avant, le 7, s'est

fait inscrire Corneille Aerssen, 13 ans, mentionne comme Parisien,.

mais qui ne Test qu'accidentellement, parce que cedoit etre

le fils de Francois Aerssen, ambassadeur des Etats a Paris.

Enfm, en scrutant avec attention la page de 1615, onyreleve

douze immatriculations frangaises nouvelles, chiffre qui n'avait

plus ete atteint depuis une dizaine d'annees.

Autour de Balzac et de Theophile de Viau, inscrit le 8 mai, rien

d'interessant a signaler, mais, le 27 novembre, Louis, comte

de Montgommery, a suivi I'exemple de son frere qu'il a sans doute

rejoint. Mentionnons en passant Jean de Chaumont, Normand.
etudiant en droit, et Jacques de I'Escluses, etudiant en mede-

cine de Rouen (vingt-six ans).

Arretons ici cette statistique instructive, mais qu'il vaut

mieux suspendre quelques instants, pour examiner ce que les

sources nous revelent des mceurs et de la vie de ces etudiants.
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En se rendant ainsi en lointains pays pour y parfaire leur

instruction, les jeunes Fran^ais semblaient suivre le conseil que

leur donnait Montaigne : « A cette cause [I'exercice de I'enten-

dement] le commerce des hommes y est merveilleusement propre,

et la visite des pays estrangers, non pourenrapporterseulement

a la mode de nostre noblesse fran^oise, combien de pas a Santa

Rotonda, ou, comme d'autres, combien le visage de Neron, de

quelque vieille mine de Ik, est plus long et plus large que celui

de quelque pareille medaille, mais pour en raporter principale-

ment les humeurs de ces nations et leurs famous et pour frotter

et limer nostre cervelle contre celle d'autrui ».

« Je voudrois qu'on commen^ast a le promener d^s sa tendre

enfance, et premierement, pour faire d'une pierre deux coups,

par les Nations voisines ou le langage est plus esloigne du nostre

et auquel, si vous ne la formez de bonne heure, la langue ne se

pent plier ^ »

II est certain cependant que I'auteur des Essais, a la date ou il

ecrit, n'a pu songer a la Hollande, mais il aura pense a 1' Italic

et plus encore a TAllemagne, « oil le langage est plus esloigne du

nostre. »

C'est a Padoue, en effet, que Hubert Languet (ne en 1518)

va prendre le bonnet de docteur. C'est dans la meme ville

qu'en 1581, Montaigne, en son voyage, laisse M. de Caselis

comme ecolier. A propos de TUniversite de Bologne, il ecrit :

« Le meilleur de ses escoliers estoit un jeune homme de Bordeaus,

nom6 Binet » 2. C'est 1' Italic que visite Francois de la None ^

1. Essais, I, 26.

2. Montaigne, Journal de voyage, publid par Louis Lautrcy, 2» ^d., Paris,

Hachette, 1909, 1 vol. in-18, p. 170 et 183.

3. Haag, La France protestanle, 1" id., t. VI, p. 264 et 281.
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mais c'est vers rAllemagne que se dirige, en 1596, nous

I'avons vu, le jeune Schelandre. Jacques Esprinchard ^, S^" du
Plomb, baptise a La Rochelle. le 16 decembre 1573, est envoye

d'abord en Angleterre et plus tard seulement a Leyde, «a cause des

beaux exercices de toute science qu'on y voit)). Apres avoir dediea

Scaliger sa these sur les tutelles, il part le 3 mars 1597, pour

I'Allemagne, et rentre a La Rochelle, le 24 mai 1598, ou il s'oc-

cupe de la fondation d'une Bibliotheque publique, qui fut

oiiverte deux ans apres sa mort, survenue en 1606.

Henri IV reconnait I'Universite de Leyde en accordant, en

Janvier 1597, a ses etudiants, les memes privileges, ((exemptions

et immunitez » que ceux dont jouissent les ecoliers des autres

Universites etrangeres, sans toutefois leur donner le droit de

« lire publicquement », c'est-a-dire de faire des cours en France,

sans autorisation ^. Cette ordonnance ne semble pas resoudre,

dans un sens favorable, la question de I'equivalence, demandee

par les Curateurs au roi Henri IV, des la fin de 1591, pour les

doctorats conquis a I'Universite de Leyde par les Fian^ais,

« attendu, dit la Resolution ^ qu'il y a ici presentement des

etudiants frangais, qui desireraient prendre leurs degres dans

cette Universite, mais ne I'osent, craignant que leur diplome

ne soit pas valable en France ^. »

L'Universite hollandaise avait done la preoccupation des

etudiants etrangers et le souci de les attirer, notamment les

Frangais ^. lis etaient d'ailleurs plus aises que les Allemands,

dont beaucoup etaient de pauvres (( clerici vagantes », qu'il

fallait assister et qu'on poursuivait parfois en les appelant

(( mof mafT » ^ car au peuple neerlandais (( le nom d'Allemand

est plus odieux que celui du demon », ecrit le Pomeranien

Boucholt dans sa requete du 9 fevrier 1600.

Bien que n'ayant pas, comme en France, le droit de se consti-

tuer en Nations, les etudiants de meme nationalite ou de meme
langue, se rassemblaient volontiers. Ce qui frappe dans VAlbum

1. Haag, La France protestanle, 2^ ed., t. V, col. 110.
2. Bronnen Leidsche Universiieit, t. I, p. 370*, 371*.
3. Ibid., p. 67.

4. Ibid., p. 154 : Un Anglais demande k I'Universite I'equivalence pour son
dipl6me de docteur en medecine, de Caen.

5. Ibid., p. 37* et 94*.

6. « Mof » est encore aujourd'hui en hollandais un terme pejoratif, tres usit6

dans le peuple, pour designer les Allemands. Ce curicux passage est au tome I,

p. 395*, note, des Bronnen.



VIE ET Ma:URS DES 6TUDIANTS FRAN^AIS 235

studiosonmiy c'est que, le plus souveiit, un groupe d'etudiants

fraiiQais se presente ensemble, surtout quand ils sont de m^mc
origine, auquel cas ils auront fait route en commun, sans doute.

Qu'ils aient v6cu en bonne intelligence avec les Hollandais,

c'est ce qu'attestent, par exemple, les tcrmes affectueux dent
se servant les compagnons de chambre d'Everard Boot, d' Utrecht,

en ecrivant dans son Album amicorum ^ : « Suavissimo contu-

bernali meo », dit Pierre de la Place, Normanus Gallus; « suavis-

simo contubernali et amico perjucundo in nunquam interiturae

amicitiae signum », ecrira le Messin Abraham de la Cloche

(1602), et, de la part d'un Lorrain, habituellement plus reserve,

cela ne saurait etre un compliment a la fran^aise, comme on
dit aux Pays-Bas. Daniel Bourguignon d'Orleans n'est pas

moins enthousiaste de celui a qui, k jamais, il « demeurera
humble valet et aiTectionne ami ». Au moment de quitter le

meme EverardBoot, pour rentrer en France, le 1«' avril 1601, il

lui dedie ces vers ^.

Ta docte piet6 et ton humeur courtoise,

Tes discours gracieux,

T'ont acquis ceste main et ceste ^me fran^oise

Qui te peut oublier, s'elle oublie ses yeux.

Cela n'est pas tres eloquent, mais on est satisfait de retrouver

sur ces feuillets d'Album ces traces ou revivent les ames de nos

etudiants de jadis pour qui, isoles du monde, les camaraderies

de chambree rempla^aient un peu la famille absente et toujours

regrettee.

Aujourd'hui encore, on lit dans toutes les rues de Leyde cette

affiche en latin : « Cubicula locanda », mais, k I'habitation chez

le bourgeois ^ I'etudiant fran^ais preferait souvent I'auberge,

plus bruyante, plus grouillante de vie, oil la tablee est plus

joyeuse, la conversation plus variee par les recits des voyageurs,

entrecoupee parfois par les cris des rouliers et les disputes des

postilions. L'une de ces auberges est k I'enseigne de I'Empereur

;

c'est la, par exemple, que logeait, le 11 novembre 1600, un jeune

1. Ms. 1686, k la Bibliothfeque d'Utrccht.
2. Ibid., fo 185 recto.

3. La Cloche, en mai 1601, habltait chez Honweg, tailleur, Houtstraat ; Daniel
Bourguignon, le 14 f^vricr 1601, chez un nommd la Haye (Bulletin Eglisa Wal-
lonnes, 2' s^rie, t. I, p. 341) ; t Esprinssart, een FranchtHs, wonende by Honeste
Lopes » (Bronnen, t. I, p. 296*, note 1).

i
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theologien de seize ans, Lanfraii de Canquigny ou Canchine \
et, a la meme date, Jacques Miffantius.

D'autres preferent la maison Lochorst (Huize Lochorst), dans

la petite rue qui porte encore aujourd'hui ce nom ^ en face de

I'elegant « Gymnase » qui existe toujours. Cette pension etait

tenue par M^i^ Petronille van Ostrum et, en 1593, des profes-

seurs memes, comme le Beige de Smet-Vulcanius, « feru de dez

et de boisson » ^ autant que d'erudition, y habitaient.

Nous avons deja parle de la « Porte du Ciel » et du « Lion

Combattant », que frequentaient les etudiants, mais malheu-

reusement aussi certains maitres. Souvenons-nous de la

phrase d'Erasme, se plaignant, au commencement du xvi^ siecle,

des formidables beuveries et mangeries de Hollande ; la phrase

reste vraie, un siecle apres, sauf en ce qui touche I'erudition et le

mepris de la science : « In Hollandia, caelo quidem juvor, sed

epicureis illis comessationibus olTendor, adde hominum genus

sordidum, incultum, studiorum contemptum praestremum,

nullum eruditionis fructum, invidiam summam ^. »

D'autres etudiants, les plus studieux peut-etre, sont en pension

chez des professeurs, qui se creaient par ladesressourcessupple-

mentaires. Tel le jeune de la Roche-Pozay, chez Scaliger, mais

le pere le rappelle bientot, parce qu'il n'y a pas encore a Leyde

d'Academie ou le futur eveque « se puisse exercer a monter a

cheval et a tirer des armes »
^, lacune dansl'enseignementhollan-

dais qui fut comblee plus tard.

Pourtant le sport n'est pas absent des preoccupations de ces

jeunes gens qui reclament, les Allemands surtout, un terrain

pour leurs ebats en 1598 ^. On I'appellera le « palle-malle ».

Quelques-uns se livrent au plus noble jeu du theatre et, en 1590,

jouent la Medee de Seneque "^

; en 1602, ils demandent I'autorisa-

tion de donner I'Amphitryon de Plaute *. Les eleves de

Snellius montent, en 1592, quatre tragedies d'Euripide et une de

Plaute et resolvent, en recompense, du Recteur, 13 florins

1. Bulletin Eglises Wallonnes, 2« serie, t. I, p. 340, 347.
2. Cf. Molhuysen, De komst van Scaliger in Leiden, p. 12.

3. Scaligeriana.
4. Renaudet, Pre're'forme et humanisme (1494-1517), Paris, Champion, 1916, in-8°.

These de Lettres, Paris, p. 426, note 1.

5. Epistres fran^oises a M. de la Scala, p. 54.
6. Bronnen Leidsche Universiteil, t. I, p. Ill et p. 114.
7. Ibid., p. 168*.

8. La requete des Etudiants aux Curateurs est interessante pour I'histoire du
th^^tre scolaire ; cf. Bronnen Leidsche Universiteil, t. I, p. 407*, 408*, n" 349.
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16 stuyvers ^ En 1594, on donne, en fran^ais, VAbraham
sacrifiant, de Theodore de B^ze, dont la premiere representation,

fameuse dans I'hisloire du theatre, avait eu lieu k Lausanne

en 1549 ou 1550 ^. Scaliger ecrit en efTet a de Thou, de Leyde,

le 13 decembre 1595^ : « Cestetragedie, Teste pass6, futjoueeici

par quelques enfants Sans Souci, de si bonne grace et si naive-

ment, que touz les spectateurs en furent tous ravis et y en eust

qui pleur^rent *. »

En 1595^, ils re^oivent 18 florins pour le Plutus, d'Aristo-

phane, la Troade de Seneque, le Miles gloriosus, de Plaute •

;

le 16 juillet, les eleves de Snellius obtiennent encore 10 florins

pour rA«/«/a/>e de Plaute, et les etudiants frisons, 18 florins, le

7 septembre, pour avoir represente trois pieces latines. On
se contente, en 1597, d'amener des comediens anglais, contem-

poralns, peut-etre compagnons de Shakespeare, dans le

cloitre des Beguines, lesquels generent grandement les pro-

fesseurs, pendant leurs cours, par leurs tambours et leurs trom-

pettes '.

Les etudiants aiment le bruit et j'ai honte de dire, a la

charge de nos bouillants compatriotes qu'ils etaient parfois

parmi les fauteurs de ces rixes avec le guet, duels, etc., dont

les annales universitaires sont pleines et qui appelaient la seve-

rite du Senat des Professeurs, juge naturel de la population

scolaire.

C'est Daniel Durant, Nicolas Loyer et Denis Reboul, Galli

studiosi, qui, par un tapage nocturne, furent cause des troubles

universitaires qui marquerent I'annee 1594 *. Le 8 fevrier, le

Senat leur ordonne par alfiches de comparoir devant lui.

Les trois Frangais s'etaient battus, le 19 Janvier precedent,

avec d'aiitres etudiants et avaient blesse I'un d'eux grieve-

ment, ce qui amena le Senat, le 3 fevrier 1594, a interdire aux

1. Bronnen Leidsche Unioersiteil, t. I, p. 249*.
2. Cf. G. Lanson, Les Origines de la tragSdie classique, dans Revue d'Histoire JJtU-

raire de la France, 1903, p. 185.
3. Leltres (rangaises de Scaliger, ^d. Tamizey de Larroque, p. 311-312.
4. Un de nies anciens Aleves de I'Universite d'Amsterdani, M. Franscn, prt^pare

une th^se de Doctoral dc I'Universite de Paris sur I'Histoire du tli^atrc frangais
en Hollande.

Ti. Bronnen, t. I, p. 88 : Le Sdnat interdit aux Etudiants d'organiser des represen-
tations sans son autorisation. II considfere d'ailleurs ces jeux comme infdrieurs :i la

dignite des membrcs du corps academique.
C. Bronnen, t. I, p. 366*.
7. Ibid., t. I, p. 98.
8. Scbotel, Een studenten oproer in 1594. Cf. Bronnen Leidsche Universileit, t. I,

p. 78.
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etudiants le port de I'epee ; ceux-ci, frustres d'un privilege qui

marquait leur dignite et les assimilait aux gentilshommes, pro-

testerent avec indignation. La lutte, a ce sujet, entre le Senatet

les etudiants dura jusqu'a la fin de I'annee.

En juin, il fallut meme suspendre les cours a cause de ces

« applaudissements de pieds », qui se pratiquent, aujour-

d'hui encore, dans les Universites allemandes. La presence des

troupes frangaises etait une cause nouvelle d'algarades a main

armee, contre le bourgeois ; aussi du Jon, de Groot et Tuning

partent-ils pour La Haye en novembre 1600, pour deman-

der au Pensionnaire Oldenbarneveldt de les eloigner.

D'autres desordres proviennent des maisons mal famees ou le

« bedeau-appariteur » Bailly conduit, en 1598, les etudiants,

souvent masques, et oil ils perdent argent et sante ^.

C'est surtout dans cette malheureuse annee 1594 que des

desordres se produisirent encore au commencement de novembre

;

on jeta despierres sur la porte de Franck Duyck, le Bourgmestre-

president, on cassa les vitres du College des theologiens, en meme
temps qu'on endommageait la pyramide elevee a I'honneur de

Son Excellence devant sonpalais. La meme nuit, les« escholiers »

se ruerent sur la maison du secretaire Jan van Hout, etilsjeterent

a I'eau plusieurs personnes au risque de les noyer.

Les duels, qui sont restes jusqu'a I'heure actuelle en vigueur

dans les universites d'outre-Rhin sous le nom de « mensur », sont

interdits le 3 mars 1600 par le Senat, comme contraires a la loi

divine et humaine.

On aurait tort de croire que les querelles occupaient seuls

la vie de I'etudiant ; celui-ci savait en meler la petulance au

soin de I'etude, et, le dimanche matin, a la severite des exer-

cices religieux.

Bien que la majorite fiit protestante, toutes les confessions

etaient admises. La proclamation annongant la fondation de

rUniversite ^ est formelle a cet egard, et le futur eveque de

Poitiers n'avait pas besoin de se faire violence. Au reste il ne

faut pas croire que le catholicisme avait disparu des Pays-Bas

du Nord. Interdit en principe, il etait pratique, en fait, dans

les campagnes et meme dans les villes, sous I'oeil indulgent du

1. Bronnen, t. I, p. 108 et 313*.
2. Ibid., t. I, p. 57*
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Magistral. Pourtant, c'est au culte r^form^ que la cloche *

appclle les etudiants, pour lesquels on prechc en latin, s'ilssont

Hollandais, en frangais, s'ils sent Kran^ais, Genevois ou Wai-

lons.

Sur Ics bancs de Teglise, comme sur ceux de TUniversite, se

coudoient des jeunes gens de lout age. Sans doute il ne taut pas

prendre au serieux toutes les inscriptions de VAlbum, qui sent

souvent a honoris causa », c'est-a-dire gratuiles, pour des lils de

professeurs, afin de leur assurer les exemptions d'accises sur la

biere et le vin, qu'entraine la qualite d'etudiant, mais les ecoUers

de la cinquieme classe de la grande ecole ou ecole latine, usaient

souvent du privilege qu'on leur accordait de se faire immatri-

culer des I'age de treize ans ^ En Louscas, la formule de serment

arretee par le Senat, le 14 fevrier 1595 ^ s'app^que a tous les

etudiants ages de plusde qu^torze ans ; le 10 fevrier precedent,

les Curateurs * avaient decide que ceux qui seront en-des-

sous de cet age feraient une simple promesse.

Si Ton est indulgent pour les inscriptions, par contre, pour

conqu6rir la licence, il faut avoir au moins vingt-trois ans et

vingt-clnq pour le doctoral, qui coute 40 florins pour les indi-

genes et 60 pour les elrangers.

Beaucoup des inscrils ne sont pas vrairaenl des etudiants, ils

sonl simplement des « famuli » el des precepteurs. Parmi eux,

les Fran^ais sont norabreux, notammenl aupres des nobles

polonais ou prussiens.

Cent francs de gages etaienl courants au milieu du xvii^ si^cle

a Paris *, mais je doute qu'Estienne Fouace en ail eu autant

pour devenir pr6cepteur du fils de M. Hauthin, gouverneur

de I'Ecluse, en 1632 * el, vers 1600, les salaires devaienl elre

plus bas encore, puisqu'un certain Cassedenier, qualifie de

savant el qui enseigne le fran^ais a Le\ de, regoit du Recleur

1. Bronnen Leidsche Vnimrsiieil, t. I, p. 3-4.

2. CI. du Rieu dans Bulletin Eglises WallonneSt 2* s^ie, t. I, p. 325, note 1, et

p. 333.
3. Bronnen, t. I, p. 87 et n" 288.
4. Jbid., p. 90.

5. Cf. BibliotMque dc T University de Leyde, Ms. Q 286, t. I, f» 100. Lettre
d'Andr6 Pineau a Anclr6 Rivet, de Paris, le 2 avril 1644 : « lui faisant savoir qu'il ne
vouloit donner que cent francs de gages et que M. Amyraut lui avoit fait trouvrr un
homme a ce prix-ia. Je voy bien que la dcmande que je faisois de cent escus k cause
qu'il y a trois enfaiis k gouverner luy aura fait p<-ur. »

6. Liore Si/nodal, Synode de septembre 1632, art. 12 (p. 373-4) : « Sur la demandc
d'Estiennc Fouace, de Saint-Loo eu Normandie, estudtant en th^ologie, maintenaat
pricepteur du tils dc M. Hauthin, gouverneur dc I'Escluse... »
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le 18 mai de cette annee une aumone de 2 florins 5 deniers ^.

En dehors des cours assez nombreux qu'ils suivaient et qui

avaient lieu entre sept heures du matin, heure dont se plaint

Baudius, et cinq heures du soir, la grande affaire des etudiants

etaient les « disputations » et les theses dont les « promotions »

ou soutenances s'accompagnaient d'une certaine solennite avec

une affluence de camarades, de professeurs et de curieux dans

le decor du grand amphitheatre, qui existe encore, et qu'on

revetait pour la circonstance de tapisseries pretees par I'appa-

riteur. Les trompettes memes ne sont pas interdites pour la

proclamation.

Les epreuves du doctorat, consistant en plusieurs disputes,

etaient certes plus serieuses a Leyde, a la fm du xvi^ siecle et

au commencement du xvii^, qu'a Orleans vers 1660, s'il faut

en croire Jean Rou : « J'endossai la, ecrit-il dans ses Memoires ^,

la venerable robe de Cujas (car c'est ainsi qu'on appelle une

vieille souquenille qui, depuis plus de six-vingt ans, traine dans

ia poussiere d'une salle ou Ton examine les reponses des divers

-candidats qui se presentent a toute heure) ; le point principal

est sans doute de savoir s'ils ont sur eux les vingt ecus dont ils

doivent payer leurs licences » ^.

Est-ce pour cela que tant de Hollandais preferaient conquerir,

tel le poete Jacob Cats ^ leurs degres, a Orleans ou a I'Uni-

versite de Caen, dont la reputation d'indulgence provoqua un
arret du Parlement de Rouen ^ ? Cependant Barleus y mit deux

ans a obtenir son doctorat en medecine. Douza ecrivait : « La
plupart de nos savants visitent la France, plusieurs vont en

AUemagne, quelques-uns en Italic » ^.

1. Bronnen Leidsche Universileit, t. I, p. 402*, comptes du Recteur pour 1600,
18 mai : « gegeven aan cen gcleert man gcnaemt Cassedenier die doceerde Gallicam
linguam ende nu verarmt was : 2 g. 5 st. ».

2. Cite par Haag, La France protestante, V^ Edition, t. IX, p. 11.

3. Cf. Loiseleur (J.), L'Universite d'Orleans pendant la periode de decadence.
4. Cf. Derudder, Cats, sa Vie et ses Qiuvres, Calais, 1898, in-S".

5. Cf. Recueil d'arrets de reglement donnes au Parlement de Normandie par Louis
Froland, p. 593, au sujet de I'arret du Parlement de Rouen defendant aux doctcurs
de I'Universite de Caen de passer aucuns licencies ni docteurs sans 6tre examines
suivant I'ordonnance ; cite par Bouquet, Points obscurs... de la vie de Corneille, p. 22.

6. Fruin, Tien Jaren, 1899, p. 211, apud Riemens, Esquisse hislorique de
I'enseignement du fran^ais en Hollande du XVI^ au XIX« s. Leyde, 1919.
Citons parmi les savants hollandais ^tablis en France, Ldvin Lesme (Manuel biblio-

(jraphique de la Litterature fran^aise, de G. Lanson, n" 1410). Nommons encore
Nicolas Dortoman, qui rempla^a Ant. Saporta, I'ami de Rabelais, dans sa chaire de
professeur a la Facultd de Medecine de Montpellier en 1573 (Haag, 2« ed., t. V,
col. 475). Nous avons parle dej^ de Gomar et de Burgersdijk k 1'Academic de
Saumur.



VIE ET MCEURS DES 6TUDIANTS FRANQAIS 241

Pour finir, disons un mot des amphitheatres frequent 6s

par tant dc nos compatriotes. L'Universite de Leyde avait

6te inauguree dans le convent de Sainte-Barbe, le 8 f^vrier

1575, plus tard modifie en « Prinsenhof », oil on logea Son

Excellence. II etait situe au Rapenburg, aux numeros actuels

8 et 10, au coin nord du Langebrug ou long pont, puis, en

septembre, on I'avait transferee a I'eglise des Beguines voilees

ou Faliede Bagijnhof, (cf. pi. XV ), dont I'etage superieur,

apr^s 1581, servit successivement ou simultanement de « li-

brairie », d'eglise anglaise, de salle d'escrime et de salle d'ana-

tomie (cf. pi. XVI b) Elle etait situ6e au lieu meme ou s'el^ve

aujourd'hui le tout nouveau batiment de la Bibliotheque.

Le 8 fevrier 1581, I'Universite fut transferee au convent des

Dames Blanches (Witte Nonnen, cf. pi. XVI a). Exterieure-

ment, elle a conserve, au bord du vieux fosse, son aspect d'eglise

gothique en briques, aux longues fenetres en ogives coupees

malheureusement a mi-hauteur par les solives du plancher

des salles superieures. Un escalier a vis, bati dans une tour, y
livre acces. Si modifies qu'ils soient, les amphitheatres, avec

leurs croisees, leurs hautes cheminees, leurs poutres de plafond

apparentes, la noble chaire de bois sculpte de I'Aula, ou prend

place leprofesseurnouvellement promu, poursa legon inaugurale,

donnent encore I'impression des choses de jadis ^.

La salle voutee du bas, pres de I'entree, est celle qui servit,

depuis 1581, pour la philosophie, et Pierre du Moulin y expliqua

Aristote ; la salle du Senat, la salle aux cent portraits, etait

I'amphithe^tre de medecine et Theophile de Viau y frequenta.

Le « Groot Auditorium », ou grand amphitheatre, etait reserve

a la theologie. C'est done la que professerent Saravia, du Jon,

Trelcat, Polyander et plus tard Rivet, tandis que Baudius

occupa le « Klein Auditorium » ou petit amphitheatre, reserve

au droit : la s'assit Balzac.

Voila done la sc^ne : laissons entrer les acteurs.

1. Bronnen Leidsche Universileil, t. I, p. 368*, note 3 et Orlers (1614), p. 130-
132.
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CHAPITRE X

Balzac et Th^ophile (1615)

Ainsi se trouve explique, par I'histoire de la participation

tran^aise a TUniversite de Leyde, comment deux gentilshommes

de I'ouest, pouvaient etre amenes naturellement a suivre I'ins-

piration de leur temps et I'exemple de leurs camarades de la

meme classe et de la meme region, pour aller chercher aux
Pays-Bas :

Ces teintures qu'on prend aux Universit^s ^.

Cependant les causes que nous avons examinees etant d'ordre

general, il convient de rechercher s'il en est de particuiieres a la

biographie de chacun des deux et qui auraient pu orienter leur

choix. Deja nous avons vu que, parmi les etudiants inscrits en

1613 (le 12 novembre), il y avait un Gascon de vingt-cinq ans,

etudiant en th^ologie, nomme David Codelonge ; mais cela n'a

guere d'importance. Ce qui en a davantage peut-etre, c'est la

presence ^ Leyde, nous I'avons dit, le 25 Janvier 1614, de Gabriel,

comte de Montgommery 2. Son frere (?) Louis, comte de Mont-
gommery, n'est immatricule que le 27 novembre de I'annee

suivante. Nous avons vu deja aulivre I un Montgommery lan^ant

un cartel a Breaute. L'inscription de Balzac et de Theophile,

le 8 mai 1615, est done encadree par celle de deux Montgommery
et suivie de celle de Comeille Aerssen, 15 ans, le fils de I'ambas-

sadeur des Etats a Paris.

Voila dans quelle direction on pourrait chercher, mais d'abord

il conviendrait d'etablir les relations des Montgommery et de

1. Comeille, La Suite du Mvnleur, II, 4, v. 621-2 :

Et I'air du monde change en bonnes quality
Ces teintures qu'on prend aux Universites.

2. Le (ichier wallon com prend beaucoup de fiches de Montgommer>% mais aucune
se rapportant a nos deux personnages.
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Balzac, ce a quoi nous ne sommes pas encore parvenus. Qu'il

me suffise provisoirement d'indiquer cette piste ; il en est une
autre en ce qui concerne Balzac et une autre aussi peut-etre

pour Theophile : les voici.

Tout d'abord Balzac a-t-il pu connaitre Faud.us ? On
est frappe de I'insistance avec laquelle il parle sans cesse

de lui et du role que le nom de ce professeur lillois joue

dans la querelle entre Balzac et Theophile. On a souvent

ecrit, M^i^ K. Schirmacher notamment, dans sa biographic de

Theophile \ que Balzac suivit les cours de Baudius. Ayant trouve

la mention des deux ecrivains, le 8 mai 1615, dans VAlbum
studiosorum, M. Bitter ^, fit observer que c'etait impossible,

puisque Baudius mourut en 1613.

II y a cependant une phrase de Balzac dans sa dissertation

sur une tragedie intitulee Herodes infanticida, qui ferait penser

a des rapports personnels, c'estcelle-ci ^ : « J'ay eu pitie, autrefois,

de ce zele forcene dans les vers du Docteur Baudius, et luy ay

souhaite souvent les bons intervalles des Malades ou, pour le

moins, la remission de leurs accez. Get homme entroit en fureur

toutes les fois qu'il parloit de Bome ; je ne dis pas en fureur

pareille a celle qui inspiroit Orphee, mais pareille a celle qui le

deschira. Je ne vis jamais tant d'escume ny tant de bile sur le

papier. Et bien qu'aux autres matieres, son Genie fust heureux et

son Expression agreable, en celle-cy, ilfaloitl'enchaisner comme
Possede et non pas le couronner comme Poete. On ne doit point

apprehender que son Amy [Heinsius] ait de semblables enthou-

siasmes. »

Je ne fais pas difTiculte a reconnaitre que les termes de cette

lettre sont ambigus et qu'ils peuvent se rapporter a une connais-

sance « pure livresque » de Baudius, mais voici un texte sur

lequel on n'a pas encore assez appele F attention. Irrite de la

publication subreptice, en 1638, par Heinsius, du Discourse

politique sur VEstat des Provinces Unies, qu'il avait fait comme
etudiant a Leyde, Balzac ecrit a Chapelain : « II est vray que je

suis I'autheur du Discours qui ne craint pas assez les foudres de

Rome... mais il est vray aussi que je le composai dans la chaleur

d'un age qui excuse de bien plus grandes fautes. Puis done que

1. Theophile de Viaii, sein Leben und seine Werke, 1897, in-S".

2. Revue d'Histoire Lilteraire de la France, article cit6 plus haut, p. 141, note 3.

3. CEuvres de J. L. de Guez, s' de Balzac, Paris, Lecoffre, 1854, in-18, edition

L. Moreau, t. I, p. 359.
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vingl-cinq ans entiers out passd sur celle-cy, il me semble qu'il y
a prescription legitime coiitre toute sorte d'accusateurs. Et en

verite le grand Heinsius devroit avoir honte de s'acharner si

cruellement sur la personne du petit Balzac, de vouloir Iriompher

en cheveux gris d'un gar^on de dix-sepl ans... J'ay fait une folic

estantjeune etle bonhomme Heinsius I'a publiee vingl-cinq ans

aprcs... Qui est le plus coupable de luy ou de moy ? »

^

Guez de Balzac insiste sur les dates avec une telle precision qu'il

est diflicile de ne pas en tenir compte ; or, I'edition du Discours par

Heinsius etant de 1638, vingt-cinq ans avant nous ramenent

a I'annee 1613. L'age de dix-sept ans qu'il mentionne nous

ram^nerait par contre a 1614, si Ton tient qu'il est ne le l^^ juin

1597, mais cette date, comme I'a fait observer M. EmileRoy ^, est

celle de son bapteme, qui peutetredeplusieursanneesposterieure

a celle de sa naissance. II parait probable que Balzac etait ne

en 1595, car il se donne au Recteur, en 1615, comme age de

vingt ans. Lalettre qu'il ecrit a Chapelain, le 12 juin 1645, nous

reporte egalement a 1595 : «M. de Voiture et moi nous en avons

plus de cinquante ».

Si Balzac est ne en 1595, le « j'avais dix-sept ans » de la lettre

precedente nous mettrait a 1612, pour la composition du Dis-

cours et du voyage en HoUande et a 1615 pour I'inscriplion a

l'age de vingt ans. II y a done concordance absolueentre les decla-

rations faites par Balzac devant le Recteur de Leyde en 1615,

a Chapelain en 1638 et au meme Chapelain en 1645. Or en 1612, il

a pu entendre Baudius et meme etre son pensionnaire, apres

que ce professeur se fut remarie. II parait difficile d'admettre

que Balzac, en 1638 et 1645, se soitvieilli vis-a-vis de Chapelain,

pour le seul plaisir de se mettre d'accord avec une declaration

ignoree de celui-ci et faite par lui-meme spontanement, devant

le Recteur, en 1615.

Probleme analogue pour Theophile de Viau, qui se fait imma-
triculer a la Faculte de Medecine en accusant vingt-cinq ans, pour

cette meme annee. Ceci fait supposer qu'il est ne en 1590, date

traditionnelle, admise par M. Lachevre, qui precise meme le mois :

avril, sans dire sur quel texte il s'appuie ^. Cette date n'est pas

1. Edit. Morcau, t. I, p. 210.
2. De Joan. Lud. Guezio Balzacio contra Dom. Joan. Gulonium dispulaiUe, thtee

Faculty des Lettres de Paris ; Paris, Hachette, 1892, in-8°, p. 97 et s.

3. Le Liberlinage au XV 11^ siicle, t. IV, Recueils Collerlifs de Poesies Ubres et
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en opposition avec une autre declaration de Theophile, celle

de I'interrogatoire du 22 mars 1624, ou il se dit age de trente-

trois ans, car il suffit de le supposer ne en mai 1590, pour reduire

la contradiction entre les deux affirmations.

Au lieu de les qualifier respectivement de « Zanctonensis »,

c'est-a-dire Saintongeais, et de « Vasco », c'est-a-dire Gascon,

le Recteur eut mieux fait de nous dire ou ils etaient nes, ce qui

elit, pour Theophile du moins, resolu un petit probl^me contro-

verse. M. Lachevre tient avec raison pour Clairac, a cause des

deux vers ^

:

Clairac, pour une fois que vous m'avez fait naistre,

Helas ! combien de fois me faites vous mourir ?

et a cause aussi de I'interrogatoire du 22 mars 1624 : « Par

devant nous, Jacques Pinon et Fran^oys de Verthamon, con-

seillers du Roy en sa cour de Parlement... avons fait extraire des

prisons de la Conciergerie Theophile de Viau, aage de XXXIII ans,

natif de Clerac en Agenoys et dit servyr le roy en qualite de

poette... »

2

Mais son lieu d'election, celui qui lui donna, parmi lesvignes,

une enfance doree, fut Busseres de Mazeres. C'est la qu'il convie

sa Chloris a le suivre ^

:

La tu verras un fonds ou le paysan moissonne

Mes petits revenus sur les bords de Garonne,

Le fleuve de Garonne ou de petits ruisseaux

Au travers de mes prez vont apporter leurs eaux,

Oil des saules espais leurs rameaux verds abaissent,

Pleins d'ombre et de fraicheur, sur mes troupeaux qui paissent,

Cloris, si tu venais dans ce petit logis...

Tu le verras assis entre un fleuve et des roches

Mes plats y sont d'estain et mes rideaux de toile
;

Un petit pavilion, dont le vieux bastiment

Fut massonne de brique et de mauvais ciment

IMontre assez qu'il n'est pas orgueilleux de nos tiltres
;

Ses chambres n'ont plancher, toict ny portes ny vitres.

saliriques, publics depuis 1600 jusqu'd la morl de Theophile (1626), par Fred. La-
chevre, Paris, Champion, 1914, un-vol. in-4°.

1. F. Lach6vre, Le Prods de Theophile, t. I, p. 3.

2. Ibid., p. 369.
3. (Euvres de Theophile, 6d. AUeaume (Biblioth^que Elz^virienne), t. II, p. 45.
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Par ou les vents d'yver s'introduisant un pen,

Ne puissent veiiir voir si nous avons du feu.

Peut-etre au fond n'y a-t-il la presque pas de probl^me, parce

que d'apr^s ce que veut bien m'ecrire M. Genouy, pasteur de
I'Eglise Wallonne d'Utrecht et qui a sa propri^te k Clairac,

cette commune est tres vaste, quelque trente kilometres carr6s,

et chaque londs y porte un nom : Fernand, La Combe, Bus-
s^res, etc. Busseres est sur la rive gauche du Lot, au-dessous de

Clairac. « II est possible et probable, dit M. Genouy, que les

de Viau avaient leur domaine a Busseres et une maison dans

I'enceinte de Clairac, qui 6tait une ville forte. » La question ne

serait alors que de savoir si Theophile est ne dans le domaine ou
dans la ville, en tons cas entre le Lot et la Garonne, et c'est

ce qui importe. Ce qui n'importe pas moins, c'est de savoir que

Montesquieu composa 1^, en son chateau de Vivens, son Esprit

des Lois, et que Theophile, sans egaler son grand compatriote

du xvi^ siecle, IMontaigne, et son grand compatriote du xviii®

Montesquieu, prend place entre eux pour maintenir une tra-

dition de liberte et parfois de libertinage d'esprit, produits natu-

rels de cette terre feconde et qui en jaillit aussi bien que le vin.

Y eut-il pour Theophile, en dehors de ses attaches protestantes,

un mobile particuher qui I'entraina vers la HoUande ? Si Ton
admet, pour le voyage de Balzac, la date de 1612, et notre

demonstration semble la justifier, on est tente de faire remonter

a la meme date celui de son ami Theophile, dont le sejour se

serait alors aussi prolonge jusqu'a 1615, et voici pourquoi.

La premiere constatation un pen troublante, reside dans un
document inedit, qui parait se rapporter a un sejour de Tristan

L'Hermite a Amsterdam, en 1613, etl'on sait que leur jeunesse

eut maint point de ressemblance et de contact.

Tristan a raconte-son existence dans un roman, Le Page dis-

gracie, ^ d'une fa^on que M. Bernardin ^ a reconnue exacte. II y
raconte au chapitre IX que le page, c'est-a-dire Tristan lui-meme,

s'est acquis 1'ami tie « d'une troupe de Comediens qui venoient

representer trois ou quatre fois la semaine, devant toute cette

Cour », la cour du Roi, et il semble bien que ce soient les come-
diens de I'Hdtel de Bourgogne.

1. Nouv. id., p. Aug. Dietrich (liibl. Elz^viriennci, Paris, Plon, 1898, in-18.
2. Un pricurseur de Racine, Tristan L'Hermite. These Paris, 1895, in-8».
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Un jour que ceux-ci molestaient le poete « a leurs gages » en

le portant par la tete et par les pieds, le jeune page (Tristan)

le delivra de ce supplice. « Lorsqu'il eust appris qui j'estois et

qu'on luy eust rendu son bonnet et ses mules, il me vint faire

compliment comme a son liberateur et a une personne dont on

luy avoit fait grande estime. Tons ses termes estoient extraordi-

naires, ce n'estoient qu'hyberpoles et traicts d'esprit nouvelle-

ment sorty des escoles et tout enfle de vanite. Cependant la

hardiesse dont il debitoit estoit agreable et marquoit quelque

chose d'excellent en son naturel... »

Dans la premiere edition, le chapitre fmit ainsi : « II me recita

quelques vers qu'il avoit composez pour le Theatre et d'autres

ouvrages ou je trouvois plus de force d'inspiration que de poli-

tesse. Apres I'avoir longtemps ecoute, je luy en dis de la fagon

des plus grands ecrivains du siecle et je les fis sonner de sorte

que ce Poete provincial les admira ; mais il feignit d' admirer

beaucoup davantage la gentillesse de mon esprit et flatta si

bien ma vanite que je fis dessein de luy rendre quelque bon

office aupres de mon maistre des que je serois rentre en grace.

Je fus esmeu a m'employer en sa faveur par deux motifs, I'un

par I'estime que je faisois de son humeur, 1' autre par une com-

passion que j'avois de sa fortune, ayant appris qu'on lui donnoit

fort peu d'argent de beaucoup de vers. »

^

Le « nouvellement sorty des escoles » empecha M. Rigal

d'accepter I'identification du poete aux gages des comediens

avec Alexandre Hardy, comme le voulait la Cle de J. B. L'Her-

mite, car Hardy frisait alors la cinquantaine. Le chapitre du
Page Disgracie suggera au savant auteur de la these surAlexandre

Hardy, une identification plus vraisemblable : « Le poete des

Comediens ayant appris que j'estois retourne en grace aupres de

mon Maistre, ne manqua pas de me venir voir afin que je le luy

fisse saluer, comme je luy avois promis. Je le presentay de bonne

grace ; il eut I'honneur d'entretenir une demie-heure ce jeune

Prince [le due de Verneuil] et mesme il eut la satisfaction d'en

recevoir quelque liberalite, ayant fait sur le champ ces quatre

vers ^ sa gloire :

Ma muse a ce Prince si beau
Consacre un monde de louanges,

1. Le Page disgracii, p. 57.
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Qui volent au I'alals des Anges
Et sont excmptes du totnbeau.

« Qiioy queces vers eussciit des defauts, nous n'estions pas capa-

bles de les pouvoir discemer el nous irouvions seulement agreable

ces termes empoulez, qu'il avoit recueillis vers les Pyrenees.

Je ne s^ay comment en prenant cong6 de mon Maistre, ce Poete

debaiiche dit inopinement quelque mot sale et qu'il avoit accou-

tume d'entremesler en tons ses discours. Nostre precepteur en

fut adverty... et m'aggrava fort la hardiesse que j'avois prise de

presenter a mon Maistre un homme inconnu et vicieux. »

« Poete provincial », « termes empoulez... recueillis vers les

les Pyrenees », « Poete debauche... », il n'en fallait pas plus a

M. Rigal pour reconnaitre Theophile, d'autant plus que celui-ci,

dans ses vers afllrma plus tard avoir « ete aux gages des Come-

diens » :
^

Autrefois, quand mes vers ont anim6 la sc^ne,

L'ordre oil j'estois contrainct m'a bien faict de la peine,

Ce travail iinportun m'a longtemps martyr^ ;

Mais enfin, grace aux dieux, je m'eii suis retir6.

La suite de I'histoire de Tristan, le page disgracie, est plus

tragique. II se prend de querelle ^ (chap, xvi) avec un gentil-

homme dans le Palais de Fontainebleau, le sert de deux coups

d'epee qui le blessent mortellement et s'enfuit en Normandie,

pour passer de la en Angleterre, afm d'y attendre le « Philosophe

chimique » qu'il a rencontre sur sa route et qui etait ^ « tel en

effet que ces chimeriques esprits, qu'on a surnommez Rose-

Croix. »

Des aventures varices et assez romanesques en Angleterre

obligent le page a s'embarquer avec des marchands pour la

Norv^ge et cette partie du roman devient assez fantastique.

Est-ce que cette Norv^ge ne serait pas la Hollande ? on serait

tente de se le demander en lisant le curieux document manus-

crit extrait des Archives Notariales d'Amsterdam, auquel je

faisais allusion lout a I'heure et dont voici une traduction

abregee *
:

1. (Euvres de Theophile, t. I, p. xiv.

2. Le Page disgracie', p, 83.

3. Ibid., p. 178.
4. Document d^couvert et obligcamment communique par M. Fransen.
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((Aujourd'hui, 5 Janvier 1613, je, Nicolas Jacobs, Notaire public

admis par la Cour de Hollande et residant a Amsterdam, me
trouvant en compagnie d'Abraham Antonisz dans certain bureau

a la demeure de I'honorable S' Tristan L'Hermite, nous avons

entendu que le dit L'Hermite faisait venir du grenier d'en haut

certaine femme nommee, selon ses declarations, Sabine Fre-

dericx, a laquelle il comptait quelque argent, Ce faisant, nous

avons entendu le dit Tristan L'Hermite, declarer que, le dimanche

precedent, 30 decembre, comme il etait rentre chez lui en etat

d'ivresse, la dite Sabine Fredericx avec sa mere et d'autres,

I'avaient conduit au grenier au lieu de le mener dans la chambre

ordinaire, avaient penetre dans celle-ci apres lui avoir derobe

ses cles, ouvert toutes les caisses qui s'y trouvaient et enleve les

soieries qu'elles contenaient...

« Apres avoir nie, la dite Sabine avail avoue le vendredi

d'apres et rendu ce qu'elle avail pris, a I'exception de certain

compte et papier d'importance qui manquaient et qu'elle affir-

mait n'avoir pas derobe. A la suite de quoi, sortant du dit bureau,

nous avons vu dans une balance vingt sept livres de sole et hull

de sole floche, que la dite Sabine avail cachees el avons pris

acte des declarations du dit Tristan les ans et jours que dessus. »

La parfaite concordance des noms est elrange. Cerles il y
a des L'Hermite aux Paj^s-Pas, tel ce Jacob L'Hermite, naviga-

teur hollandais, mort en 1624 et qui decouvrit des terres nouvelles

dans I'Amerique du Sud, en un voyage dont Hessel Garrilz a

ecrit la relation, mais c'est surtout I'identile du prenom qui est

frappante. La dale de 1613 s'accorde aussi tout-a-fait avec le

sejour de Tristan a I'elranger ^.

On pourrait hesiter sur la question des pieces de sole, mais

n'oublions pas la phrase du chapitre V de la deuxieme partie :

« Et de Seigneur et de Prince imaginaires que j'avois este, je

me vis effectivement Marchand, sans jamais avoir pense I'etre. »

Quand a I'ivrognerie du Tristan du document, elle ne cadre que

trop avec les moeurs debauchees du Page disgracie.

Enfm, que Tristan ait songe a passer en Hollande, c'est ce

que semble attester le recit qu'il fit a sa « nouvelle maitresse »

en Angleterre ^
: « Lors que ma nouvelle maitresse se fut mise

1. Le Page disgracie, ch. xvi, p. 81, 1'^ partie : c I'age avoit un peu meury ma raison
sur la treziesme de mes annees ».

2. Ibid., Gh. xxiv de la V^ partie, p. 125.
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h son aise sur ses oreillers, die se prit a me faire des interrogations

(ie ma naissance, de mon elevation ct de ma fortune ; je lui res-

pondis a cela conformement au dessein que j'avois pris de cacher

adroitement toutes ces choses. Je luy dis que je me nommois
Ariston, que j'cstois fils d'un marchand asscz honorable que
j'avois perdu depuis un certain temps etque, n'ayant plus que ma
mere, qui ne vouloit plus se mesler d'aucun negoce, je I'avois pri6e

de me donner conge d'aller voir le monde, puis que je luy estois

inutile dans la maison ; que mon dessein avoil este de visiter les

Pais-Bas et la Holande, mais qu'ayant trouve compagnie de

connoissance, qui passoit en Angleterre, il m'avoit pris envie

de la suivre.

»

J'accorde que tons ces arguments ne sont que des presomp-

tions, d'autant plus que M. Bernardin afRrme que c'est tres

tard que L'Hermite adoptale prenom de Tristan, mais elles.nous

j ustifientd'avoir cite le document en question. Pourquoi I'avoir

iait cependant a propos de Theophile ? C'est que ce dernier a

tr^s bien pu retrouver a Amsterdam son sauveur du Louvre.

II y a en eHet certaine phrase du P. Garasse, dans son

pamphlet contre Balzac, a laquelle on n'a pas prete assez d'at-

tention. « Vous avez vescu a. Amsterdam en compagnie de

Theophile », reproche le pamphletaire en robe, a Balzac ^.

Plus loin il insiste : « Je suis de vostre advis et adjouste que,

s'il y avoit une inquisition en France pour les livres, vos

lettres seroient encores dans vostre grenier, empaquetees en

liasscs, car jamais I'inquisition n'eust passe tons vos liberti-

nages et la comparaison que vous faictes d'un de vos serviteurs

trop ceremonieux avec le Vieux Testament, rapport qui ressent

Vair d"Amsterdam et de celuy [Theophile] qui vous y enseigna

de profaner les ceremonies de la Bible, les comparant aux com-
plimens de vos amis... »

Oil il se trompe, le P. Garasse, c'est en poursuivant : « Car,

n'ayant jamais estudie, ny en philosophic ny en droict, ny en

theologie, ny en quelque science fonciere que ce soit, ayant pour

tout vostre s^avoir les seuls restes de celuy que vous mesprisez

tant, ayant fait un saut perilleux de la rhetorique jusques

au libertinage, qui est quasi le saut de I'alleman ; n'ayant pris

qu'a pieces et lopins quelque legere cognoissance des choses

1. Reponse du sieur Hysdape au sieur de Balzac, 1624, in-4*', cit^c par Alleaume,
t. I, p. cxxix, CXXXI-CXXXIV.
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€Sgarees et sans suitte, je ne sgay pas avec quelle hardiesse vous

pouvez parlez de la logique et de la theologie... Et vous oubliez

tout le bon sue que vous aviez pris sous son instruction, pour

retenir seulement les maximes d'Amsterdam et de vostre second

maistre. »

Le Pere Garasse reproche encore a Balzac « de grotesques

imaginations, comme sont des prairies de tulipes, des Euripes

d'eaux de senteurs, des montagnes de perles et autres chimeres,

qui font le tissus de vos lettres... » et plus loin, « que vous faites

noircir la neige sous les melons que vous couchez dans un pre

de tulipes... »; « ne vous perdez pas si profondement dans vos

tulipes et vos fleurs que vous ne vous souveniez de Narcisse ».

Les prairies de tulipes ne sont pas les chimeres que croit le

P6re Garasse, car il suffit de sortir d'Amsterdam ou de Leyde

en se dirigeant vers Harlem, pour contempler, non sans etonne-

ment, des deux cotes de la route, des carres et des rectangles

rouges, azur, orange, carmin, jonquille, pareils a des morceaux

d'etoffe aux tons violents, qui amusent I'oeil plus qu'ils ne le

seduisent et qui recouvrent toute la campagne des environs de

Hillegom par exemple, comme d'un manteau d'Arlequin.

Serait-ce un souvenir aussi, et cette fois, cHez Theophile, que

ces notations precises de couleur inhabituelles a la poesie du

xvii^ siecle ^
:

Pour vous, sa fantaisie, en nos vergers errante.

Forme le gris de lin, I'orange, I'amarante

Et, s^achant que vos yeux se plaisent aux couleurs,

II vous peint son amour dans la face des fleurs.

Quittons cependant le vaste champ des hypotheses. Seules

de nouvelles recherches et le depouillement des fonds des

notaires a Amsterdam, mais ils ne sont meme pas inventories,

nous apprendraient si Balzac et Theophile y ont reellement vecu

vers 1613, ce que le P. Garasse est, jusqu'a present, seul a

affirmer, et si Tristan les y a attires ou accompagnes.

Mais voici qui est bien plus curieux et bien plus decisif. Un
de mes anciens eleves de I'Universite d'Amsterdam, M. Fransen,

qui prepare une these de doctorat de I'Universite de Paris sur

VHistoire du Theatre frangais en Hollan.de, vient de faire une jolie

decouverte dans les Archives de Leyde. Dans le livre des deci-

1. (Euvres de Thdophile, t. I, p. 148.
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sions de justice de cette ville ^ on lit, en hollandais, a la date du
2 mai 1613, ce qui suit : « Ceux de notre tribunal echevinal out,

a ia demande et sur la recommandation de Son Excellence, auto-
rise Mr Valleran et sa troupe a representer ici ses Tragedies et

comedies, a condition de se procurer a ses frais une salle conve-
nable et de payer une somme de 25 florins de 5 gros I'un, comme
droit des pauvres. »

Ce texte, du plus haut interet pour I'histoire de notre theatre,

atteste done la presence de la fameuse troupe de Valleran-

Lecomte a Leyde, le 2 mai 1613. Le regrette historien du Theatre

franQais avant la periode classique (1901), Eugene Rigal, n'a

pas connu cette tournee en Hollande, mais son hypothese sur
Theophile, poete aux gages de Valleran-Lecomte s'en trouve

merveilleusement confirmee. De la a conclure que Theophile,

comme no.us I'avions suppose, etait aux Pays-Bas, des le mois
de mai 1613, il n'y a qu'un pas, et la presence de Balzac en

Hollande, peut-etre aussi celle de Tristan L'Hermite a la meme
date, devient, non pas certaine, mais du moins encore plus

vraisemblable.

Revenons cependant a I'immatriculation de Balzac et de
Theophile, le 8 mai 1615, fait absolument incontestable et

autour duquel tourne notre livre II.

Balzac est a studiosus juris », il suivit done les cours de

Cunieus. Fit-il des « disputationes » ou des theses « exercitii

gratia » ? on ne sait ; en tons cas les Bronnen et les Actes du
Senat n'en portent point de traces et il ne conquit assurement
pas le doctorat.

Ces etudes avaient un caractere nettement oratoire etcontro-

versiste, mais, par la meme, assez pratique en ce sens qu'il

entrainait des discussions, dont la Conference Mole au xix® siecle

ou le seminaire allemand peut donner une idee. C'est en effet

quelque chose de ce genre que demandent en juillet 1597 ^ les

etudiants en droit : institution d'une conference (novum colle-^

gium) de sept etudiants en droit, oil ils disputeront entre eux
sans president. La condition que leur impose le Recteur est

1. Gercchtsdagbock A" 1613, f. 25 : « Die van den gerechte hcbbcn M' Valleran
met zijne consorten op hacrll. |harlicden| versouck ende de recommandatie vaa
zijn Excell"® toegelaten alhier hare Tragedien ende comedien te mogen spelen ende
vuthowen niits haer 't haren coste voorsiende van een bequanie Plaetse ende voor
den Armen alhier betalendc cenen somme van 25 gulden van 5 grooten 't stuck.
Actum den 2" Meye, 1613. »

2. Bronnen Leidsche L'niversileil, t. I, p. 98-9.
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seulement la presence d'un des professeurs de droit, qui puisse

resoudre la controverse, si quelque difficulte se presente.

Pour la medecine, et ceci nous interesse a cause de Theophile,

€e meme caractere pratique apparait dans les exercices publics

de dissection, qui devaient donner de si merveilleux themes au

pinceau realiste d'un Rembrandt. Theophile, s'il fut assidu aux
cours, et assurement il les suivit, car que faire a Leyde a mrins

que d'y etudier, dut s'instruire aupres de Heurnius, eleve de du
Moulin pour la philosophic ^, des merveilles du corps humain,

auxquelles ce materialiste ne pouvait manquer de s'interesser.

Y a-t-il encore autre chose a extraire de la breve mention de

VAlbum Studiosorum, telle que nous I'avons fournie, desormais

completee, au debut de ce livre II ? les deux amis habitaient

dans la meme maison, chez Lowis de Moije, qui pent aussi etre

un Louis Le Beau ou un Louis Joli, si Ton retraduit son nom en

frangais, ce a quoi ilfautaumoinspenser, q'jand onsongequ'au-

jourd'hui encore il y a des van den Bosch qui sont d'anciens du

Bois et des Ledeboer qui sont des « Lait de beurrew. Oil etait la

maison de Lowis de Moije ? pres de celle du professeur Polyan-

der. II est done probable qu'ils auront connu et frequente le

seul compatriot.e qu'ils eussent encore dans le corps professoral.

Sa qualite de theologien ne devait pas les arreter, et c'est peut-

etre chez lui que Theophile rencontra Bertius, dont nous

reparlerons et dont le nom revient souvent dans ses oeuvres.

Pendant le sejour des deux amis a Leyde surgit, a ce que

Ton croit chez « le gendre du Docteur Baudius », done sans

doute chez ce graveur Antoine de Vos, dont il avait ete I'hole

a Tours 2, le mysterieux incident qui devait jouer un si grand

role dans leur existence et auquel fait allusion une lettre de

Theophile a Balzac ^
: « M'agant promts autrefois une amitie

que favois si Men meritee, il faut que vostre temperament soit

bien altere de m'estre venu quereller dans un cachot et vous

jouer, a I'envy de mes ennemis a qui mieux braveroit mon
affliction...

« Vostre visage et vostre mauvais naturel retiennent quelque

chose de leur premiere pauvrete et du vice qui lui est ordinaire.

Je ne parle point du pillage des autheurs. Le gendre du docteur

1. Meursius, Athenae Batavae, 1625, p. 277
2. Voir plus haut, p. 220-221.
3. CEuvres de Theophile, t. II, p. 285 et s.
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Baudius vous accuse d'line outre sorie de larcin. En cet endroit,

j'ayme mieux paroistre obscur que vindicalif. S'il sc fust trouvfe

quelque chose de semblable en mon procez, j'en fusse mort et

vous n'eussiez jamais eu la peur que vous fait ma delivrance.

J'attendois en ma captivite quelque resscntiment ^ de Tobliga-

tion que vous m'avez depuis ce voyage, mais je trouve que vous

m'avez voulu nuire d'autant que vous me deviez servir et que

vous me halssez a cause que vous m'avez offense. Si vous eussiez

este assez honneste pour vous excuser, j'estois assez genereux

pour vous pardonner. Je suis bon et obligeant et vous estes lasche

et malin et je croy que vous suivrez toujours vos inclinations

et [moi] les miennes.

« Je ne me repens pas d'avoir pris autrefois Vespee pour vous

venger du baston. II ne tint pas a moy que vostre affront ne

fust efface. C'est peut-estre alors que vous ne me creustes

pas assez bon poete, parce que vous me vistes trop bon soldat.

Je n'allegue point cecy par aucune gloire militaire, ny pour

aucun reproche de vostre poltronerie, mais pour vous mons-

trer que vous deviez vous taire de mes defauts, puisque

j'avois tousjours cache les vpstres. Je vous advoue que je ne suis

ny poete, ny orateur et sur tout que je ne vous dispute point

I'eloquence de vostre pays *. Je suis sans art et je parle simple-

ment et ne s^ay rien que bien vivre. Ce qui m'acquiert des

amis et des envieux, ce n'est que la facilite de mes moeurs, une

fidelite incorruptible et une profession ouverte que je fais d'aj'mer

parfaitement ceux qui sont sans fraude et sans laschete. C'est

par ou nous avons este incompatibles, vous et moy et d'ou

nayssent les accusations orgueilleuses dont vous avez inconsidere-

ment persecute mon innocence... Soyez plus discret en vostre

inimitie. Vous ne deviez point faire gloire de ma disgrace. C'est

pent estre une marque de mon merite. Si vous n'avez este ny
prisonnier, ny banny, ce n'est pas que vous n'ayez assez de crimes

pour estre convaincu, mais vous n'avez pas assez de vertu pour

estre recherche. Vostre bassesse est vostre seurete.. J'ay este

malheureux et vous estes coupable... On dit que vous estes un

1. Resscntiment, ici reconnaissance. Le sens dc ce mot au xvii* sidcle est : senti-

ment ^prouv^ en retour d'un autre.
2. GEuvres de Th^ophilc, t. II, p. 287, note 1. L'edition de Michon (Lyon, 1630)

et la co|)ie manuscrite de du Puy (collection du Puy, vol. 3 i 4 et 5) ajoutent : « Vous
estes nai plus proche de Paris que moi. Je suis Gascon et vous d'Angoulesme ; je
n' ai cu pour regens que des escoiliers cscossols et vous des docteurs jesuites. >
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estrange masle : je I'entens au rebours et je ne m'estonne pas si

vous estes si medisant centre les dames. Vous sgavez que, depuis

quatorze ans de nostre cognoissance, je n'ay point eu d'autre

maladie que I'horreur des vostres... Mes desportements ne

laissent point en mon corps quelque marque d'indisposition

honteuse non plus que vos outrages en ma reputation, et apres

une tres exacte recherche de ma vie, il se trouvera que mon
aduanture la plus ignominieuse est la frequentation de Balzac ^. »

Soulignons le « depuis quatorze ans de nostre cognoissance »,

qui nous reportent a 1611 ou 1612, la lettre de Theophile etant

de la fin de 1625 ou du commencement de 1626, posterieurement

a I'arret qui le condamne au bannissement (1^^ septembre 1625)

et a son Apologie au Roi (nov. 1625) ^.

La violence de la riposte est amplement justifiee par celle de

I'attaque lachement dirigee par Balzac centre Theophile dans

deux lettres particulieres adressees, I'une a Boisrobert (12 sep-

tembre 1623) et I'autre a Seb. Bouthillier, eveque d'Aire (20 sep-

tembre), mais rendues publiques seulement en 1624, par leur

insertion dans les Lettres du Sieur de Balzac a Paris, chez

Toussainct du Bray ^.

De cet acte d'accusation, ou, si Ton veut, de cette sorte

d' action reconventionnelle de Theophile, tachons de degager

I'inculpation. « Le gendre du Docteur Baudius vous accuse d'une

autre sorte de larcin ». M. Lachevre interprete : « II dut seduire

la fille ou la femme de son bote, le gendre du Docteur Baudius »,

mais cette accusation ne s'accorderait pas tres bien avec celle

de la fm ou Theophile taxe Balzac « d'estre un estrange masle »

et d'avoir des moeurs « a rebours ». II est vrai que ce sont la des

gentillesses qui sont familieres a la plupart des polemiques entre

savants, litterateurs ou theologiens du temps.

On dirait plutot qu'il s'agit d'un veritable vol, suivi d'une

bastonnade energique de la part de I'interesse, le graveur Antoine

de Vos sans doute, et d'une intervention.de Theophile degainant

pour venger son ami. Chapitre a aj outer au livre du Bibhophile

Jacob sur le role des coups de batons dans la litterature.

« II ne tint pas a moy que vostre affront ne fust efface », veut dire

1. (Euvres de Theophile, t. II, p. 289.
2. Cf. F. Lachevre, Le Proces de Theophile, t. II, p. 181.
3. Ibid., p. 174.



BALZAC ET TH^OPHILE 257

qu'Antoine de Vos refusa un duel, qui n'^tait gu^re dans les

habitudes de la petite bourgeoisie hollandaise.

Si I'affaire est venue en justice, ce que je ne pense pas, les

archivistes hollandais nous montreront quelque jour les traces

qu'elle aura laissees dans les rdles ou les arrets. Ce qui parait

certain, c'est qu'au sortir de chez de Vos (rien ne dit que Theo-
phile et Balzac logeassent chez lui), ce dernier jure k son ami
une amitie eternelle. L'eternite des hommes est tres limit^e,

celle des hommes de lettres Test plus encore.

Selon Javersac S Balzac le lui prouva en lui jouant un tour

pendable, qu'il raconte en ces termes : « Quelques jours apr^s,

Balzac montra bien qu'il n'avoit pas eu moins peur que des

bastonnades qu'il a autrefois soufTertes, et qu'il se vist aussy

estonne que Theophile en Hollande lorsqu'a son reveil il trouva

que celuy-cy [Balzac] I'avoit laisse en gage a son bote, pour
quatre cents livres qu'ils avoient mangees ensemble.

»

Toujours est-il qu'en 1623, les beaux serments etaient assez

obliteres dans la memoire de Balzac pour lui permettre de se

desolidariser d'avec le poete compromis dans la publication du
Parnasse Satyrique. II semble bien, entouscas, quel'accusation

de Theophile n'ait pas ete sans fondement, car sa lettre parut

vingt fois de 1629 a 1662 sans attirer de la part de I'interesse ni

rectification ni replique.

L' affaire civile, ou plutot « correctionnelle » se greffait sur une
querelle litteraire, qui n'etait pas moins grave et qui, dans cette

periode si mal etudiee encore de 1600 a 1628, oil s'elabore le

classicisme, met aux prises deux tendances, deux doctrines, celle

<le la r^gle, qui se reclame de Malherbe et celle de la fantaisie,

qui se reclame de Ronsard. « C'est peut-estre alors que vous ne

me creustes pas assez bon poete, parce que vous me vistes trop

l)on soldat », dit Theophile dans I'acte d'accusation cite plus

haut... « Je vous advoue, continue-t-il, que je ne suis ny poete

ny orateur et sur tout que je ne vous dispute point I'eloquence

de vostre pays. » Allusion sans doute a des railleries de Balzac

sur les gasconismes de Theophile et sur son accent.

En vers, celui-ci dira :

Je suis sans art et parte' simplement.

1. Dans Discours d' Aristarque d Calidore, k la suite du Discours d'Aristarque d
JVjcanrfre ; Rouen, 1629, in-8°, cit6 par Emilc Roy, op. laud., p. 99 note 1.

17
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afiirmation des droits de la Nature et de I'inspiratioii, renouvelee

de ces vers fameux :

La regie me deplaist, j'ecris confusement :

Jamais un bon esprit ne fait rien qu'aisement.

et ailleurs :

Je veux faire des vers qui ne soient pas contraints,

Composer un quatrain sans songer a le faire ^.

Ce « libertinage » poetique est dirige contre Malherbe :

Mallierbe a tres bien faict mais il a faict pour luy.

J'approuve que chascun escrive k sa fafon,

J'ayme sa renommee et non pas sa leyon ^.

Schelandre nous avait fait entendre des accents analogues.

G'est que la bataille des revolutionnaires classiques et des roman-

tiques ronsardisants s'engage a chaque coin du Bois sacre. Contre

I'independant Theophile, Balzac, des les conversations de Leyde,

s'afiirme pur tenant de la doctrine de Malherbe. Un echo de ses

remoutrances nous est donne par la lettre de Balzac a I'eveque

d'Aire (20 septembre 1623) : « Du temps qu'il se contentoit de

faire des fautes purement humaines et qu'il escrivoit avec des

mains qui n'estoient pas encore coupables, je luy ay souvent

monstre qu'il faisoit de mauvais vers et qu'il s'esiimoit injustement

habile homme, mais, voyant que les reigles que fe lui proposois de

faire mieux estoient trop severes et qu'il n'avoit point d'esperance

de parvehir on je le voulois mener... »
^

Or Balzac, comme il I'ecrivait quelques jours auparavant a

Boisrobert * « a le mesme goust pour les vers que pour les melons
;

et si ces deux sortes de fruicts ne sont en un degre de bonte qui

soit fort proche des choses parfaites, je ne les louerois pas sur

la table du Roy ny dans les oeuvres d'Homere ».

1. QSiivres de Theophile, ed. AUeaume, t. I, p. 219.

2. Ibid., p. 217. Pourtant Malherbe lui inspire comme a Schelandre un certain
respect, car il a fait la langue ce qu'elle est ; cf. t. I, p. 176 :

Je ne fus jamais si superbe
Que d'oster aux vers de Malherbe
Le fran?ois qu'ils nous ont appris
Et, sans malice et sans envie,
J'ay toujours leii dans ses escrits

L'immortalit6 de sa vie.

3. Frederic Lachevre, Le Proces de Theophile, t. II, p. 179.

4. Ibid., p. 174.
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Que ces vers que Theophile lisait k Balzac ^ eussent bless^ les

chastes oreille du pasleur Polyander, Guez I'avoue : a II est

vray qu'il [Theophile] a des qualitez qui ne sont pas absolument

mauvaises et je ne nye pas que je n'aye pris plaisir a sa liberie,

lorsqu'elle ne se proposoit que les hommes pour object el qu'elle

pardonnoit aux choses sainctes », mais il faut une limite et Balzac

exhorte Boisrobert a n'etre point « celui a qui on reproche

d'avoir ^^ole la chastet6 de nostre langue et appris aux Fran-

cois des vices estrangers et inconnus a leurs peres ».

La chastete de la langue, voila ce que le classicisme, Corneille

surtout, devait imposer, et que les descendants directs de Ron-
sard et de Brantdme n'avaient pas encore appris.

Pourtant Theophile n'etait pas toujours ordurier et ils sont

d'une noble et ardente passion ces vers qui etaient parmi les

pieces accusees ou condamnees et reniees d'ailleurs par le

po^te 2
:

Tout seul dedans la chambre oil j'ai faict ton Eglise,

Ton image est mon Dieu, nics passions, ma foy.

Si, pour me divertir, Amour veut que je Use,

Ce sont vers que luy mesnie a composes pour moy.

Dans le trouble iraportun des soucis de la guerre,

Chacun me voit chagrin, car il semble, k me voir.

Que jc faicts des projects pour conquerir la terre

Et mes plus hauts desseins ne sont que de t'avoir.

Au reproche adresse par Balzac a Theophile au sujet des

regies, celui-ci devait repondre, comme dans la lettre citee plus

haut, par un reproche de sterilite qui atteignait Malherbe par

dessus son jeune disciple : « Si vous continuez d'escrire vous ne

vivrez pas longtemps '. Je s^ay que vostre esprit n'est pas

fertille. Cela vous picque injustement contre moy. Si la Nature

vous a mal traicte, je n'en suis pas cause : elle vous vend chere-

ment ce qu'elle donne a beaucoup d'autres... Vous s^avez la

grammairc fran^oise... ; s'il y a de bonnes choses dans vosescrits,

ceux qui les cognoissent s^avent qu'elles ne sont pas a vous. Les

1. CEuvres dc Theophile, ^d. Allcaumc, t. I, p. lxxxiii : « Lorsque le commerce
esloit permis avoc Theophile et que les loix ne defTendoient point sa conversation,
M. de Balzac luy a souvent ouy rdciter ses mauvais vers et luy a fait reconnoistre
une inflnitd de fautes dont ils sont pleins. »

2. (Euvres de Thdophile, ^d. Alleaume, p. i-xviii, et Lachfevre, Le Proems dc
Thiophile, t. II, p.357.

3. (Euvres de Theophile, t. II, p. 285.
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anciens n'ont merite que pour eux. Tout ce que vous avez du
leur est bon, mais tout ce que vous avez du vostre est contre

vous...

»

J'imagine que ces discussions litteraires avaient souvent la

taverne pour cadre aussi b.ien que les ombrages des arbres du
Rapenburg. Theophile a conserve un mauvais souvenir des

beuveries hollandaises qu'a immortalisees le pinceau de Jan Steen.

Le Frangais s'enivre rarement pour le plaisir de se souler et il

meprise I'ivresse solitaire : la bouteille de vin est un point de

rassemblement et le « pineau » doit animer les regards, exciter

les esprits et favoriser les echanges de joyeux propos : « Je me tiens

plus asprement a I'estude et a la bonne chere qu'a tout le reste »,

ecrit Theophile dans le fragment d'une Histoire Comique ^

« Les livres m'ont lasse quelques fois, mais ils ne m'ont jamais

estourdy et le vin m'a souvent rejouy, mais jamais enyvre. »

Or c'est contre la lourde ivresse des Pays-Bas qu'il proteste

dans son Apologie ^, « ceste desbauche opiniastre qui est ordi-

naire dans les Pays-Bas, ou Ton est force de manger et de boire

plus qu'on ne pent digerer ». Theophile se rencontre ici avec

Erasme.

Surtout ce qui I'excede, c'est la discipline dans la debauche,

dont les etudiants allemands ont seuls garde la tradition

dans leurs « Kommers » : « Tons ces messieurs du Pays-Bas

ont tant de regies et de ceremonies a s'ennyvrer que la dis-

cipline m'en rebute autant que I'excez ^ ». Cela ne I'empeche pas

de s'y laisser entrainer tout de meme, temoin la suite ^ tableau

realiste a la fa^on des petits maitres flamands, chez qui il y a

toujours quelqu'un qui evacue quelque chose, par la bouche ou

autrement : « Sydias, couche tout plat sur les carreaux, la moitie

des escuelles a terre, presque un muid de vin ou vomy ou renverse,

une musique de ronflemens, une odeur de tobac, des chandelles

allumees comme devant des morts ; bref tout m'apparoissoit

d'un visage si estranger que, si je ne me fusse retire de la, je

m'allois imaginer de n'estre plus en France, tant cela tenoit des

ceramesses du Pays-Bas. » Lisez « kermesses » et songez a Brouwer !

Theophile alla-t-il souvent au cloitre des Beguines voilees ?

1. (Euvres de Theophile, t. II, p. 27.

2. Ibid., p. 275.

3 Fragment d'une Hisloire Comique, ibid., p. 25.
4. Ibid., p. 31-32 et Frocis de Theophile, t. I, p. 11.
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Assurement, cc realiste curieux des choses de la Nature, devait

se passioiiiier pour la dissecliou des cadavres humains que

Janoon, le domestique de la Faculty, va chercher jusqu'i

Delft ^et d'ailleurs, s'il n'avait ete qu'un simple passant ou un
simple voyageur, il ne se serait pas plus fait immatriculer

que Montchrestien ou le due de Mantoue. Qu'il ne soit pas rest6

longtemps apres cette immatriculation, e'est incontestable,

puisque, des le mois d'aout, selon M. Lach^vre ^ on le trouve au

chateau de Castelnau-Barbarens, chez le comte de Candale.

Pourtant ce sejour a Leyde, si court qu'il ait pu etre, (et rien

ne dit, nousl'avons vu, qu'il n'ait ete que de deux outrois mois),

aurait eu, selon le meme erudit, des resultats decisifs ' : « Le contact

du Poete avec les Hollandais, eut une consequence plus facheuse

encore. II n'etait j usque-la qu'un viveur, il rapporta des Pays-

Bas un peu du mepris des Protestants a I'egard des papistes,

objets de leurs railleries et il oublia que ce qui etait spirituel a

Leyde devenait criminel a Paris. Desormais, il va meler la reli-

gion ou plutot les pratiques religieuses du catholicisme a ses

propos grivois, il prendra un. malin plaisir a se moquer de la

Vierge et des Saints et a afTicher son incredulite. » Ceci est un
peu contradictoire. S'il est une chose qu'on ne pouvait apprendre

a Leyde, c'est I'incredulite. Si Ton y raillait les saints (mais non

pas toutefois les Peres et docteurs de I'Eglise), on y avait le

respect de la Vierge, bien qu'on ne lui dediat point de culte

particulier.

Quant aux plai^anteries sur les papistes, le protestant fran-

Qais qu'etait Theophile, I'eleve de Saumur n'avait pas a les

apprendre, il n'avait qu'a lire Rabelais, Henri Estienne ou

Agrippa d'Aubigne. Ce n'est done pas la qu'il faut chercher une

action du milieu hollandais sur Theophile, mais plutot dans I'in-

fluence du parti arminien, de tendance largement tolerante et

avec les doctrines duquel son ami Bertius a pu le familiariser.

Le terme meme de « libertijn » etait d'usage courant a Leyde,

car on etait au plus fort de la lutte entre Arminiens et Gomaristes.

Arminius ou Armijn, le professeur de theologie qui avait succede

a du Jon en 1602 ^ etait mort en 1609, mais son enseignement,

1. Bronnen Leidsche Universiteil, t. II, p. 75*.
2. Prods de Theophile, t. I, p. 10.

3. Ibid., p. 11.

4. Bronnen Leidsche Universiteil, t. I, p. 147 et 144 ct Maronier (J. H.), Jac.
Arminius, Amsterdam, 1905, in-8"».
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centre lequel s'etait eleve, avec violence, son coUegue Gomarus,

ancien professeur a Saumur i, avait inspire la fameuse « Remons-
trantie » ou « Remonstrance » du 14 Janvier 1610 2. Un grand

principe animait celle-ci, celui de la liberie humaine : liberie

dans I'ordre metaphysique, ce qui signifiait opposition a la

doctrine rigoureuse de la Grace selon Calvin ; liberie dans I'ordre

politique, ce qui signifiait la tolerance, chere aux Regents des

villes, odieuse a Maurice de Nassau et au petit peuple excite par

ses pasteurs calvinistes.

Ainsi c'est aux Pays-Bas que s'est pose d'abord au xvii® siecle

le probleme de la Grace et on a tort, quand on en etudieThistoire,

de la limiter a I'etude de la controverse entre Jesuites et Janse-

nistes. Peut-on oublier que Corneille Jansen etudia en Hollande

et qu'il se rencontra avec Saint-Cyran a Paris et, s?ns doute,

a Louvain ^ ?

II faut se preoccuper aussi de la quercUe protestante

entre Amyralistes ou Saumuriens et Antiamyralistes et ne pas

oublier que le livre d'Amyraut sur La Predestination ^ est de

1634, que Moise Amyraut fut etudiant a Leyde en 1620, que le

Synode de Dordrecht, qui resolut la question de la predestination

dans le sens le plus energiquement calviniste, est de 1619 et qu'il

eut un grand retentissement en France ; qu'avec la condamna-

tion d'Oldenbarneveldt, il entraina aussi I'emprisonnement de

Grotius, lequel s'evada de la forteresse de Loewenstein par la

ruse de sa femnae^ et se refugia en France^; que Bertius, qui

appartenait au meme parti Arminien, suivit cet exemple et

tout cela n'est pas indifferent a I'histoire des idees de tolerance

et de liberie metaphysique en France.

1. Voir plus haut, p. 240 n. 6.

2. Heering, Groenewegen, etc. De Remonsfranten, Leyde, 1919, in-S".

3. Cf. Sainte-Beuve, Port-Royal, t. I, p. 293. Sur les rapports entre la doctrine

jans^niste et la doctrine protestante de la grace, il y a un passage int6ressant du
huguenot Conrart dans une lettre k Andre Rivet, 13 decembre 1647 (ap. Kerviler,

. Valentin Conrart, p. 406) : Les Jansdnistes et les Arnaldistes, qui ne craignent rien

tant que d'estre accuses d' avoir des opinions conformes a celles des Calvinistes,

ainsi qu'ils nous appellent, nous accablent d'injures atroces, sans sujet et sou-

vent hors de propos, dans les Uvres qu'ils font centre les Jesuites, quoi que leur

crdance sur la matiere de la grSce, qui est le point fondamental du salut et de la

religion chrestienne, soit semblable ou du moins fort peu diffdrente de la nostre.

M. de Balzac suit cette erreur commune,.. »

4. Haag, La France Protestante, 2^ 6d., V" Amyraut, col. 187 et 192.

5. Elle le fit dchapper en I'enfermant dans un coffre, circonstance cdlebre en
Hollande et popularisde par la gravure. Le chateau de Loewenstein sur la Meuse
existe encore.

6. a. G. Macon, Grotius dans la region de Senlis en 1623 (Extrait des MSmoires
du Comite archeologique de Senlis). Senlis, impr. E. Vignon fils, 1917, in-8.
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Pierre Rertius ou Pieter de Bert, auquel nous avons fait

allusion, etait ne en Flandre, ^ Beveren, le 14 novembre 1565 ^

;

son p^re, Pierre Bert, avait 6t6 un des premiers adherents de la

R^formc dans la Flandre fran^aise et I'avait prechee a Dunker-

que, d'ou il s'etait refugie en HoUande avec ses fils. Pierre II

avait ete mande d'Angleterre par son p^re, d'aborda Leyde, oil

on le trouve des 1577 et ou il est immatricule gratuitement, le

10 f6\Tier 1589 ; il y soutient ses theses sur le peche, le 31 mars

de I'ann^e suivante. II y devint bientot Recteur de I'eeole latine,

terme dont on se sert aujourd'hui encore, en Hollande, pour

designer le Pro\'iseur ; il se rend alors k Heidelberg, a Strasbourg

et, le 8 fevrier 1592, les Curateurs de I'Universite de Leyde, I'in-

vitent a entrer dans le corps professoral ^. Le Journal du secre-

taire Jan van Hout parle alors de lui comme d'un jeune homme
de vingt-cinq a vingt-six ans, Petrus Bertius, ne en Flandre, qui

a etudie plusieurs annees a I'Universite de Leyde, y a fait de

grands progres et s'y est revele homme de singulier entendement

et jugement. On lui donnera une bourse de cent florins pour

poursuivre son voyage d'etudes dans les Universites allemandes

et s'y perfectionner en theologie et en philosophic *. Le 14 mai

1593, Bertius est nomme « sous-r6gent » du College des Theolo-

giens des Etats. au traitement de 500 florins, avec logement et

exemption d'impots *. C'est aussi le moment ou Pierre du Moulin

est nomm6 professeur extraordinaire de logique, et I'arrivee de

Scahger est proche. Le ler fevrier 1595 5, Bertius est autorise a

faire un cours sur VEthique d'Aristote, mais a peine est-il monte

en chaire, le 4, pour sa le^on inaugurale, qu'il est accueilli par

une telle tempete de cris qu'il ne peut articuler une parole. Heur-

nius, Pauw, Vulcanius, Raphelengius, du MouUn, Wtenbogard,

venus expr^s de La Haye, assist^rent a cette deconvenue.

La cause du tumulte parait etre un chatiment inflige par lui

au boursier Alting, du college de theologie, qui avait insults

Mme Bertius et participe a une bruyante manifestation, au cours

de laquelle on avait casse des vitres. L'execution du chatiment

1. Nieuiv Biograftsch Woordenboek, de P. J. Blok et Molhuysen, t. I, col. 320
et suiv.

2. Bronnen Leidsche Universiteil, t. I, p. 70 et n° 179. Rien dans les flches de la

Blbllothdque 'wallonne, sauf celle-cl, qui ne peut se rapporter i lui : « Aangeteekend
te Leiden, den 1 dec. 1634, Bert (Pieter de) van Leyden en Reyiere (Sybilla^^. »

3. Bronnen Leidsche Univeniteit, t. I, p. 193*.
4. Ibid., p. 75.
5. Ibid., p. 82.
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avait entraine de nouveaux troubles. Bertius, accuse par Alting

de crimes contre nature, fut acquitte par le tribunal universitaire

(Academisch Vierschaar) le 15 novembre 1595 ^. Propose comme
secretaire par le Senat, il est I'objet du veto des Curateurs, parce

qu'il est hai des etudiants ^. Patient et obstine, il reprend son

cours sur I'Ethique d'Aristote, qu'il professera, par exemple
en 1599, a ses risques et perils, diront les Curateurs ^. En 1607,

il remplace Cuchlinus comrne Regent du College de theologie ^.

Malgre les attaques auxquelles il continue a etre en butte de la

part des Gomaristes et contre lesquelles il se defend eloquem-

ment ^ il est regu le 14 juillet 1615, au nombre des « professeurs

ordinaires », apres avoir abandonne, le 5 avril precedent, la

direction du College ^.

Le 8 mai 1617, Bertius montre aux Curateurs certain brevet,

le nommant Historiographe du roi de France ^. Assurement il

se prepare les voies a une exode qui pourra devenir necessaire ;

mais qui s'est interpose pour lui obtenir cette faveur ? Ne serait-

ce pas le due de Montmorency, protecteur de Theophile et peut-

etre a la requete de celui-ci?

1619 est la date qui regie son sort en meme temps que celui

de la Hollande, Le Synode de Dordrecht a lieu : il condamne les

doctrines arminiennes, la Remonstrance de 1610 et, avec elle,

le parti des Regents dont le chef inconteste est le vieux

pensionnaire de Hollande, Oldenbarneveldt qui, apres une cari-

cature de proces, est execute dans le Binnenhof a La Haye,

le 13 mai 1619, quoique notre ambassadeur Aubery du
Maurier et deux envoyes extraordinaires Thumery, Sieur de

Boissize et M. de Chastillon ^ se soient interposes, usant aupres

de I'inflexible Maurice de toute leur influence.

« Nil scire tutissima fides », disait Barneveldt. C'etait peut-etre

le principe de Bertius. En tout cas, celui-ci ne parait pas tres

fidele a ses convictions. Aux Curateurs, qui lui signifient, au nom

1. Bronnen Leidsche Universileit, t. I, p. 83, note 2.

2. Ibid., p. 90.

3. Ibid., p. 116-117.
4. Ibid., p. 175.
5. Ibid., t. II, p. 1* a 3*.

6. Ibid., t. II, p. 56 et 5S).

7. Ibid., p. 78 et p. 126*. Une copie du brevet, dat^e du 23fevrier 1617, se trouve
dans les Archives des Curateurs.

8. Waddington, La France et la Republique des Provinces Unies, t. I, p. 76, et
Bibliotheque de I'Universite d'Utrecht, no 1868, f° lrt-11 a: « Aub. du Maurier aan
de Staten betr. Oldenbarnevelt » et reponse. Copie du xviii« siecle.
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de Son Excellence et de Leurs Nobles Puissances les Etats de

Hollande, qu'ils ne pensaienl plus pouvoir utiliser ses services et

qu'ils le consideraient, ainsi que Caspar Barlaeus, cornme con-

g^dies au 31 aodt 1619 \ Berlius repond que les mesures prises

contre lui ne I'avaient pas ete sans raisons et qu'il n'articulerait

aucune plainte. L'echafaud de Barneveldt ou la prison de Grotius

hallucinent ses regards ; et puis quelqu'un lui a prepare une
retraite en France, serait-ce encore Theophile ?

Les deux iettres latines que le po^te a adressees k Bertius \
datent de I'exil de Theophile, mai 1626. Elles ne temoignent

pas d'une grande intimite, mais sont etablies sur la base de ser-

vices reciproques, c'est tout ce qu'on en pent dire. Bertius, bien

que converti au catholicisme le 25 juin, ne dedaigne pas de

soUiciter I'appui de I'exile Theophile, aupres du Comte de

Bethune.

L'abjuration de Theophile est de aout-septembre 1622. Celle

de Bertius devait etre plus profitable, car elle valut ace dernier

une chaire d'eloquence au College deBoncourt,le20octobre 1620,

en meme temps d'ailleurs qu'une excommunication majeure a

Leyde, a Paques 1621 «. En 1622, Louis XIII lui confie une
chaire nouvelle de geographic au College de France ^

: il

mourut a Paris, le 3 octobre 1629.

Ses fils, Pierre (Petrus a Matre Dei) et Abraham (Cae-

sarius) ^, devinrent Carmes tons deux et furent envoyes, vers

le milieu du xvii® siecle, comme missionnaires catholiques,

le premier a La Haye, le second a Leyde «. Ainsi la Hollande

avait fait present a la France d'un « Ubertijn » qui se con-

vertit au cathoHcisme, peut-etre par interet, peut-etre aussi

parce que la doctrine arminienne sur la grace etait plus proche de

celle des Jesuites que de celle de Dordrecht, et ce « hbertin » ne fut

pas sans influence sur Theophile. Enechange, la France rend a la

Hollande deux Carmes du meme sang, qui firent beaucoup pour
la diflusion du catholicisme aux Pays-Bas, toujours vivace dans

1. Bronnen, t. II, p. 126*.
2. CEuores dc Thdophilc, pp. 421-422 au T. II et le Prods de Theophile, t. I, p. 615.
3. Nieitw liioyrafisch Woordenboek, t. I, col. 323.
4. Cf. Abel Lefranc, Hisloire du College de France... Paris, 1893, 8° p. 383.
5. Nieuiv BiograCisch Woordenboek, t. I, col. 318.
6. Ibid. Abraham Bertius, mort k Leyde le 4 octobre 1683, est I'auteur de Les

fleurs du Carmel franqois, 1670, et de Historia missionis sive clara relalio missionis
hollandicae el prui'inciarum confederatarum, 1658, idil^e par C. Deelder, Rotter-
dam, 1891.
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les couches profondes de la population et notamment parmi les

ouvriers frangais de I'industrie textile a Leyde. Voila un aspect

tr^s inattendu et trop peu connu de I'influence fran^aise en

Hollande : Taction catholique.



CHAPITRE XI

DEUX DEVOIRS d'6C0LIERS

A. U « Ode » de Theophile.

A part les passages que nous avons cites sur la debauche aux
Pays-Bas, les souvenirs de Hollande sont rares dans I'oeuvre

de Theophile et I'impression que lui fit ce sejour ne dut pas etre

tr^s favorable. Je pense en effet que c'est a cette contree qu'il songe

quand il ecrit « a un Sot amy » ^ : « Qu'irois-je faire en un pays

ou mes habitudes ne sont point, ou les coustumes sont contraires

^ ma vie, oii la langue, les vivres, les habits, les hommes, le ciel

et les Clemens me sont estrangers ? Quel plaisir me peux tu

promettre en un climat ou toute I'annee n'est qu'un hiver, ou
tout Fair n'est qu'une nuee, ou nul vent que la bize, nul pro-

menoir que ma chambre, nulle ddicatesse que le toubac, nul

divertissement que I'yvrongnerie, nulle douceur que le sommeil,

nulle conversation que la tienne ? »

Pourtant il semble avoir rapports de 1^-bas une ode An Tres

puissant et tousjours victorieux Prince Maurice de Nassau, qui

parut d'abord dans un de ces recueils collectifs dont M. Lachevre

a si patiemment fait la bibliographie : Le Cabinet des Muses,

Rouen, David du Petit-Val, 1619*.

Si, dans I'edition de 1621, I'ode porte pour titre : Au Prince

d'Orange, c'est que Maurice avait, comme nous I'avons vu •',

acquis ce titre par la mort de son frere aine Phihppe, le 21 fe-

1. (Euvres de Theophile, id. AUeaume, t. II, p. 329.
2. Le Cabinet des Muses ou nouveau Recueil des plus beaux vers de ce temps.

A Rouen, de rimprimerie de David du Pelit-Val... 1619. La pifece qui nous int^resse

est au t. II, qui continue la pagination du premier, aux pages 656-663. Nous avons
collationn^ le textc sur I'exemplaire de la Bibliothdque Nationale, Ye 11440.
Cf. F. Lach6vre, Bibliographie des Recueils collectifs de poisie, t. I, p. 319, et Prods
de TMophile, t. I, p. 12.

3. Cf. Llvre I", p. 117.
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vrier 1618. On peut done conclure que I'ode primitivement dediee

« Au Prince Maurice de Nassau », est anterieure a cette date et

on serait assez tente de la reporter, comme inspiration et pro-

bablement comnie execution, au passage par Leyde en 1615,

sinon avant.

L'Ode est du type mallierbien plutot que ronsardien, mais

elle n'en vaut pas davantage. Si la Mythologie y est plus dis-

crete, I'enthousiasme n'en est pas moins absent et, malgre la

piirete de sa langue, elle ne soutiendrait pas la comparaison

avec beaucoup de strophes, d'antistrophes et d'epodes de

Jean de Schelandre. Ce qui distinguait celui-ci c'etait la since-

rite, I'emotion resultant de la chose eprouvee. Ici, Ostende et

Nieuport ne sont que des souvenirs historiques recueillis a

I'Universite et la difference se marque au premier aspect

:

Paver les flots de naus et les sables de morts,

avait dit Schelandre ^.

La terre se noya de sang,

replique Theophile ^. Cependant, que ce dernier ait parte precise-

ment d' Ostende et de Nieuport, comme va le faire son camarade

Balzac, dans le discours dont nous allons nous occuper, cela nous

ierait penser qu'il s'agit d'unegageure, d'une sorte de concours,

oil le prosateur et le poete se seraient propose de trailer le

meme theme.

Deja le motif conducteur est semblable : le combat pour la

liberie. Le prestige de ce mot pour ces jeunes Frangais etait

immense ; la lutte contre le tyran, qui n'etait plus, dans leur

pays, qu'un theme scolaire, un lointain echo des guerres de reli-

gion, etait ici realite vecue. C'est la liberte qui arrache au
bouillant Gascon ses accents les plus vrais ^

:

L'Espaigne, mere de I'orgueil,

Ne preparoit vostre cercueil

Que de la corde et de la roue

Et venoit avec des vaisseaux

Qui portoient peintes sur la proue

Des potences et des bourreaux.

1. Cf. Livre !«% p. 50.

2. (Euvres de Theophile, t. T, p. 155.
3. Le Cabinet des Muses, p. 658.
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Les vostres que mordit sa rafie,

Mourant, disoient en leur courage *
:

O nos terrcs 1 6 nos cltez I
'

Si vous n'estes plus asservies,

Ayant gaignci vos libertez,

Nous voulons bien perdre nos vies I

O vous que le destin d'iionneur

Retira * pour nostre bon-heur,

Belles ames, soyez apprises

Que I'horreur de vos corps destruicts *

N'a point ronipu nos entreprises

Et que nous recueillons les fruicts

Des peines que vous avez prises.

La liberty n'est pas mortelle 1

k

Ainsi s'entonnait ce paean qui devait se prolonger d'echos en

6chos du xvi® siecle jusqu'a la Revolution fran^aise. Assure-

ment, ce n'est ici, comme chez Balzac, qu'un murmure, murmure
frondeur s'echappant des levres fermees d'un ecolier sur les

bancs de la classe, mais il n'est pas douteux que tous ceux de

nos ecrivains, de nos savants et de nos penseurs, qui ont passe

jadis par la Hollande et surtout y ont sejourne, y ont respire

I'air de la liberte, qu'ils s'en sont dilate la poitrine au point de

trouver, au retour, 1'atmosphere politique et religieuse de la

France, plus dilTicilement respirable.

A tout le moins ont-ils rapporte cette idee qu'un peuple

pouvait vivre sans roi et protege par la seule majeste de la loi

et le respect des droits de chacun. Cette conviction, ils la trans-

mettent a leurs amis et a leurs descendants, a qui ils enseigneront

les privileges de cette terre d'election. Ces descendants qui sont-

ils ? des Basnage et des Jurieu ? Sans doute, c'est-a-dire des

intolerants attires moins par la liberte religieuse que par I'ausle-

rite calviniste, mais bien d'autres aussi, qui y seront non moins

a I'aise, un Bayle, un Voltaire, un Montesquieu, un Diderot, un

Mirabeau. Du xvi^ siecle a la Revolution fran^aise, il ne manque
pas un anneau a la chaine.

Revenons a l'ode de Theophile. Comme forme, avec sa

1. Le Cabinet des Muses, p. 658, a « Mourans » ct, plus loin, « ayans ».

2. Ibid. : « Clartez » au lieu de « cltez ».

3. Ibid. : « malheura » au lieu de « retira » ; le podte a bien fait de supprimer
cette pointe consistant dans I'antith^sc de « malheura » ct de « bonheur ».

4. Ibid. : • que la mort qui vous a destruits ».
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succession monotone de sizains du type F F M F' M F' et de

septains de type M M F M' F M* F, elle n'est ni tres variee ni tres

riche. Le poete a tort de se vanter de son talent :

Prince, je dis sans me louer

Que le del m'a voulu doner

D'un esprit que la France estinie

Et qui ne fait point mal sonner

Une louange legitime

Quand il trouve a qui la donner.

Quand au destinataire, Maurice, malgre les coups droits de

flatterie sur ses

yeux dont le feu reluit

Dans le sang et parmy la poudre

Comme aux orages de la nuict

Brillent les flammes de la foudre,

il dut envoyer I'ode de Theophile rejoindre au fond d'un cabinet,^

VOde pindarique de Jean de Schelandre.

B. Le « DiscoLirs » de Balzac.

Une folic de jeunesse, voila comnaent Balzac qualifie son

Discours politique sur VEstat des Provinces-Unies. On I'a repro-

duit ici en appendice, d'apres I'edition hollandaise originale,

car il est assez malaise de Taller chercher dans le dernier des deux

gros in-folios de 1665 des (Euvres^. La note marginale de Con-

rart ou de I'abbe Cassagne, qui procura cette edition, porte

ceci : « Ce discours fut fait par Monsieur de Balzac en Hollande,

a I'age de vingt ans et en ayant laisse une copie a un de ses

amis, il y fut imprime fort longtemps apres sans son seu. »

On ne pent accepter cette note marginale, a raison de la lettre

que nous avons citee plus haut ^ et ou il affirme 1' avoir compose

a dix-sept ans, ce qui nous reporterait aux lemons de Baudius en

1612 ou 1613. On sait d'ailleurs par M. E. Roy, que Balzac com-

1. Les CEuvres de M. de Balzac, divisees en deux tomes. A Paris, chez Thomas
Jolly. Au tome II, on trouve, parmi les Dissertations Politiques, ce discours qui
constitue la dissertation VII, p. 482 a 485. L'edition que nous donnons en appendice
est faite sur la plaquette originale intitulee : Discours Politique sur Vestal des Pro-
vinces Unies des Pai/s-Bas, par J. L. D. B., gentilhomme franfois. A Leyde, chez
Jan Maire, 1638, quatre feuillets petit in-4o, signes Jean Louis de Balzac, et inseres
dans le Ms. fr. 17861, i° 269 k Til de la Bibliotheque Nationale. Autre exemplaire
avec additions manuscritcs, encarte dans le tome 517 de la Collection Dupuy.

2. Cf. pp. 244-245.
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posa un autre discours politique intitule Harangues Panegij-

riques an Roy sur Voiwcrlurc de ses Etats, etc., dont le privilege

est du 3 d6cembre 1614 ^

L'ami ou le pseudo-ami dont il est question est, nous le savons,

le bonhomme Heinsius, qui lui joua le mauvais tour de publier

le Discours sans son assentiment, en 1638.

« Veritable declanxation d'un ecolier », dit M. Moreau ^ qui

s'abstient de la publier ; mais ce caractere seul serait une raison

de nous interesser, car rien ne sert mieux notre dessein que de

pouvoir donner une idee des travaux que des etudiants fran^ais

pouvaient faire en fran^ais, pour leurs maitres fran^ais de

rUniversite de Leyde, car, j'insiste sur ce fait, un Hollandais

eut-il accepte un travail couqu et redige en langue vulgaire ?

Heinsius, a qui on pourrait songer, mais qui enseignait le grec,

I'eut repousse avec dedain ; seul le Lillois Baudius me semble

avoir pu I'admettre et le priser.

Discours d'eleve si Ton veut, mais d'une telle fermete de pensee

et de style, en depit d'une recherche trop grande de I'antithese,

qu'aucune ne justifie mieux la prediction de Malherbe ^
: « Ce

jeune homme ira plus loin, pour la prose, que personne n'a

encore este en France. »

Le plan, car il y a un plan, annonce deja ces dissertations de

philosophic, dont I'heureuse tradition s'est conservee jusqu'a

nos jours et s'accorde si bien avec les qualites propres de

Tesprit francais.

Si le travail est destine a Le Baudier-Baudius, qui enseigne a

la fois I'histoire et le droit, rien ne s'explique mieux que cet

hymne a la Liberte Belgique, dont ce professeur a celebre la

conquete sur I'Espagnol dans son De Induciis belli belgici

libri III 4.

Le discours debute par cette fiere affirmation qui sent I'en-

seignement des Vindiciae contra tyrannos, que le Senat avait

essaye en vain de reprimer en interdisant, apres I'assassinat

d'Henri IV, les theses et disputes publiques sur les tyrani-

cides 5.

1. Bibllothf-que Nalionale Lb* 352, publid par Em. Roy, op. cit. en appendice.
2. CEuvres choiaies de Halzac, t. I, p. 210,
3. Talkmant d<s H6aux, Hislorietlcs 3< tM. Monmerqui et P. Paris, t. IV, p. 89 n. 1.

4. Cf. Blok, Grschiedenis, 2« 6d., t. II, p. 674.
5. Bronnen Leidsche (Jnioersiteit, t. II, p. 2. Resolutions du S6nat, 1610, Jul. 12 :

« Visum est Mr" Rectori et Senatai Theses dc Tyrannide el interlicicudis tyraunis,
publico programniate ad hoc facto, damnandas esse ».
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« Un peuple est litre pourveii qu'tl neveuille plus servir. Apres

avoir combattu long-temps pour la vie, il combat enfm pour la

victoire... » L'exemple des Provinces-Unies est propose par

I'ecolier a tous les rois et a tous les peuples de la terre : « Les

Provinces du Pays-Bas qui ont eschappe des mains du Roy d'Es-

pagne pour les avoir voulu trop serrer, doivent leur liberte a

Vextremite de leur servitude, jouissent de la paix pour avoir este

contraintes a la guerre, font une belle le^on a tous les Souverains

de ce qu'ils doivent envers leurs peuples et donnent un exemple

memorable a tous les peuples de ce qu'ils peuvent contre leurs

souverains. »

On conQoit que le courtisan de 1638 n'ait pas vu reparaitre

avec plaisir cette invitation a la revolution. L'antithese qui suit

ne lui devait pas etre plus agreable, car elle heurtait de front la

these du droit divin : « EUes meritent d'avoir Dieu seul pour Roy,

puis qu'elles n'ont pu endurer un Roy pour Dieu et de ne relever

que de sa puissance, puis qu'elles ont combattu pour sa seule

querelle. » C'estcela « qui ne craintpas assez les foudresde Rome)),

car le Dieu des Provinces-Unies est celui de Geneve. Un tyran

qui abuse de ses droits cesse d'en avoir, c'est la these que Sche-

landre avait fait soutenir a la HoUande dans son Procez d'Es-

pagne.

« Celuy qui estoit leur maistre, estant devenu leur ennemi,

a perdu les droits qu'il avoit sur elles... Voulant traiter ses

subjects en bestes, il les a contraints de se souvenir qu'ils

estoient hommes et, ayant rompu le droit des gens par la mort

de leurs ambassadeurs, il les a. obligez a recourir au droit de

nature par I'acquisition de leur liberte. )) L' allusion al'ambassade

de Bergh et Montigny en Espagne et a I'execution du premier

en 1570, est des plus nettes ^. L'eleve a bien profite de ses cours

€t quant a I'exercice du droit de nature, il annonce Rousseau, a

moins qu'il ne rappelle Bodin.

Balzac insiste, avec de nouvelles antitheses et avec de ces

pointes ^ que Corneille pratiquera encore : « Point de merveilles,

s'il a perdu le Pays duquel il a voulu perdre le peuple, si ceux qu'il

a violentez en leur foy se sont oubliez de leur fidelite )>. Le jeune

catholique est decidement tres enveloppe par les doctrines hugue-

notes.

1. Cf. Plrenne, Histoire de Belgique, t. IV, p. 17.
2. Cf. G. Lanson, Manuel d'Histoire de la Litle'rature francaise. 11" ed. p. 382, note*
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« Les Tyrans plus subtils ^ et ing^nieux k Tinvention des

cruautez extraordinaires qui furent jamais ne s'esloient point

encore advisez de s'attaquer a Tesprit, ne s^achans par oil le

battre. Philippe second a este le premier qu'on peut k bon droit

nommer le Tyran des dmes. »

Ce qui suit est un acted'accusationcontrel' Inquisition, lequel

ne manque pas d'eloquence : « II a trouve le moyen de les faire

endurer [les ames], il les a mises a la gesne ^, pour les faire deposer

contre la verite et, apr^s avoir employe toutes les peines de ce

Monde pour tourmenter le Corps, il s'est a la fin servi de celles

de r Enter pour tourmenter Tame... Levons le masque a cette

sanglante Tragedie. N'est-ce pas detruire son peuple, souscouleur

de le vouloir instruire ? tuer les Subjets pour les guerir ? brusler

I

son Pays pour le nettoyer ? n'est-ce pas faire servir la Religion

k sa tyrannie ? rendre Jesus-Christ ministre de ses passions ?

et, au nom du Roy Catholique, venger la cruaute duRoyd'Es-
pagne ? »

Vient alors un tableau de la resistance et il est d'une singu-

liere vigueur de touche : « Ce pauvre peuple alors, ne trouvant

point de milieu pour se sauver, fut contraint de chercher sa

seurete dans les perils de la guerre et prit les armes a I'extre-

mite. » On sent naitre la le maitre de la prose fran^aise et il a

des accents que Ton ne retrouvera plus que chez Bossuet.

Au tyran, les succes apparents eux-memes, n'ont pas reussi

;

le meurtre du Prince d'Orange a fait capitaines ses deux fils,

Maurice et Frederic-Henri, dont « le plus jeune seroit trop digne »

de « commander, si son frere ne I'estoit encore plus » *. « lis luy

emportent ses meilleures villes, pendant qu'il s'opiniastre apres

un cimetiere «. Rappel des vers de Grotius deja cites, sur Os-

itende, dont le siege est evoque pen apres, a la suite de la bataille

ide Nieuport : « lis [les HoUandais] ont garde Ostende, ne restant

plus que la place ou elle avoit este, ils ont eu assez de terre pour

combattre, tant qu'ils en ont eu pour s'enterrer.

»

La fm se rapporte aux negociations de la Treve de 1609,

dont nous avons longuement parle au Livre precedent * et a

laquelle Baudius avait consacre son ouvrage. « Ilfaut done crier

:

1. Archaisme pour les plus subtils ».

2. Torture.
3. Je ne crois done pas avec M. E. Roy, op. cit., p. 99, que « I'autre frire i soil

Philippe, qui ^tait Talne des trois.

4. Voir Livre 1, chap, viii,

18
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c'est assez I et mettre bas le premier les armes comme il [le

tyran] les avoit prises le premier. Ses Capitaines luy servirent

plus a demander la paix qu'a faire la guerre. II les envoya vers

les Hollandois, non pas pour les forcer de servir, mais pour les

prier de se contenter de leur liberie. II les reconnut pour Souve-

rains, ne pouvant les faire Esclaves. II leur donna ce qu'il ne leur

pouvoit pas oster et fut contraint, traitant avec eux, de bap-

tizer leur Gouvernement du nom de Republique Souveraine ».

L'apprenti juriste a Men compris le probleme de droit interna-

tional, pose par les Etats lors des negociations de la Treve, mais

le jeune Ciceronien doit le revetir de sa rhetorique enflammee :

« Si Ton demande les titres de cette souverainete, ils sont inscrits

en lettres rouges, ils ont este signez de la propre main de leurs

parties. Si on doute de la duree de cette Republique, elle est

eternelle, puisqu'elle a Dieu pour fondateur et la Religion pour

fondement. Si on mesure sa grandeur par celle de la mer, oil elle

commande, elle est des plus grandes, si on compte ses annees

par ses victoires, elle est des plus anciennes. »

La dissertation se termine par une flatterie a I'egard de ses

maitres : Ce peuple ne fait « rien qui ne merite d'estre escrit

de ses grands Personnages, Douza, Grotius, Heinsius, Baudius,

esprits qui n'escrivent rien qui ne merite d'estre leii «. Tous ces

personnages nous sont familiers maintenant, Douza, comme
poete latin et Curateur de I'Universite, decede en 1604 ^ Gro-

tius, comme poete latin aussi, futur auteur du De Jure Belli

ac Pads, et qui allait passer si longtemps a Paris, apres son evasion

de Loewenstein. Quant a Daniel Heinsius, nous allons voir

bientot quel role il joua dans la vie et les preoccupations de

Balzac.

La conclusion du Discours, tres breve et tres nette, garde

encore aujourd'hui toute sa portee : « Concluons hardiment que

cette liberie, qui se rencontre si souvent en ce discours, ne fmira

point qu'a la fm de la Republique et que ce peuple ne sera plus

ou sera toujours libre. »

1. Cf. Bronnen Leidsche Universiteit, t. I, p. 151-5.
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Balzac et Daniel Heinsius

Qui que lu sois, bien grand et bien heureux sans doute,

Puisque Deheins en parle et qu'il Festime tant ^,

^rit Theophile, en un sonnet, public dans les (Euvres, en 1621.

Deheins, c'est Daniel Heinsius, le disciple cheri de Scaliger.

Heinsius etait ne a Gand en 1580 ou 1581 ^. L'apport beige a

rUniversite de Leyde, sans etre I'equivalent de l'apport fran-

^ais, a son importance cependant, si Ton songe que de Smet
(Vulcanius), Drusius, Juste Lipse, Simon Stevin, Heins

(Heinsius), venaient des Pays-Bas du Sud. II est vrai que celui-ci

avait 6te transporte en Zelande des I'age de trois ans, mais ce

fut aussi un carrefour d'influences beiges, fran^aises, anglaises

et hollandaises que cette province maritime.

Apr^s des etudes a TUniversite de Franeker, il se fit immatri-

culer a Leyde le 30 septembre 1598 et le 11 octobre 1600. II

avait ete le prefere de Marnix de Sainte-Aldegonde, le celebre

auteur du Tableau des Differends de la Religion, qui etait mort

k Leyde en 1598, de Janus Douza, et de Scaliger. Avec le dernier

soupir de celui-ci, il avait recueilli la grande tradition de la Renais-

sance, mais devait la prolonger ainsi que son rival Saumaise,

k une epoque oil elle cadrait moins avec la loi du siecle. Dds k;

8 mai 1602, les Curateurs I'autorisent, apres une l-^on d'epreuve,

a faire un cours libre de litterature latine ; il donne aussi une

tragedie en I'honneur du Prince d'Orange : Auriacus siue

libertas saucia (1602) *.

1. Procds de TMophile, t. I, p. 10. note 3.

2. Nieuiv Bingrafisch Woonlenboek, t. II (1912), col. 554 i 557. Les dates qu'on
trouvcra ci-apr^s sont recti fides d'apres les Dronnen.

3. Publide i\ Ltyde ; cf. Skiiiv Biogr. Wdb., t. 1 1, col. 556.
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Le 9 novembre 1602, ils lui donnent une gratification de

50 florins pour avoir, pendant un certain temps, explique les

odes d'Horace ;
quoique simple etudiant, les Curateurs lui accor-

dant, les 9-10 fevrier 1603, 300 florins de gratification par an

pour les cours de poesie qu'il fait i. En 1605, il devient profes-

seur de langue grecque a 700 florins. Comme il s'etait occupe du

catalogue des manuscrits des 1606, il remplace, moyennant un

supplement de 150 florins, les 30 aout-l^^ septembre 1607,

en qualite de Bibliothecaire ^, Merula decede. Le 18 novembre

1613, les Curateurs et Bourgmestres nomment Heinsius, qui,

cette annee-la, a enseigne la politique, professeur d'histoire au

lieu de Baudius, mort le 22 aout precedent ^.

Si done ce n'est pas pour ce dernier que Balzac a fait le

Dlscours dont il a ete question plus haut, ce ne pent guere etre

que pour Heinsius *, qui en a, en tout cas, conserve le manuscrit,

qu'il devait publier plus tard. La situation scientifique de

celui-:i etait, des cette epoque, solidement etablie. D'abord

11 etait I'heritier des papiers de Scaliger et c'etait deja un litre

de gloire que d'avoir ete distingue et elu par le grand homme,
qui I'appelait le premier ne de ses fils et que lui, nommait son

divin maitre et son patron ^. Sous la direction de Heinsius

en 1615, notre ambassadeur du Maurier avail commence ses

etudes de philosophic, a I'age de 49 ans ^; mais ce qui avail deja

mis le sceau a la reputation du philologue etait la publication,,

en 1610-1611, de la Poetique d'Aristote, a propos de laquelle

M. Lanson a pu ecrire : « qu'elle n'aura de veritable action en

France qu'au xvii« siecle, vulgarisee par le petit traite de Hein-

sius » '
; ce petit traite c'est le De Tragoediae Constitutione.

II a ete attire vers la Poetique, par I'exemple de Joseph

Juste Scaliger, publiant celle de son pere. Innombrables

sont les citations de Heinsius dans les ecrits theoriques de Cor-

neille, Scudery ou Chapelain. Heinsius est par excellence le

1. Bronnen Leidsche Vniversileit, t. I, pp. 145, 150, 151.
2. Ibid., pp. 167 ct 175.
3. Bronchorst, Diarium, p. 136 et Bronnen, t. II, p. 49.
4. On peut songer aussi k Cunaeus, dont Balzac dcmandera plus tard les ceuvres-

ct qui, le 8 fevrier 1014, est charge du cours de politique, tout en continuant a
cnseigner les lettres ct I'histoire.

5. Cf. Heinsii, Orationes, 1615, p. 16.
6. Grotius lui adressa nieme, a ce suiet. une sorte de programme fort admir^,

Cf. Ouvr6, Du Maurier, p. 317.
7. G. Lanson, Manuel bibliographique de la litierature frangaise moderne, no 4891

tt Hisloire de la J ilkialurc frangcise (120 ed.), Paris, Hachette, 1912, p. 414.
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savant en « us » dont on se jette le nom ^ la tt^le dans les bataillcs

litteraires, comme etant I'interprete et le propliele duDieu Aris-

tote, contre lequcl il n'est pas permis de blasphemer et qu'oii

respecte d'autant plus qu'on I'a moinslu. Si on I'avait fait, on y
aurait simplement decouvert dans la Poetique (V, 8), cette inno-

cente constatation qui n'a rien d'un imperatif calegorique :

« r, usv (c'esl-a-dire Toaywoia) 071. piaX'.CTa Tzs'.oaTa-. 'jtzo uiav tzeo'Iooov

TiXioj eivai r, jji'.xpov e;aAXaTT4'.v, tj os eTroiro'.'la etc. » \ dont on peut

tout au plus induire la regie des vingl-quatre heures, a moins
que ce ne soit celle des douze heures, car tout depend du sens

qu'on donne a TZcpiooo;.

Or, dans le commentaire de Heinsius on ne pouvait voir

autre chose que ceci : « Primo ut unius non excedat SoHs ambi-

tum ». II avait fallu que Jean de la Taille, dans son Saiil FurieuXy

completat la formule et qu'elle fut reprise par Mairet pour qu'on

arrivat a celle de Boileau. Done il n'y a pas a attribuer au traite

de Heinsius une influence preponderante sur la formation des

regies des trois unites.

Surtout a cause du retentissement qu'eut, en 1636, dans

le monde des lettres la querelle de Heinsius et de Balzac, dont

nous allons parler, Scudery et Chapelain cherchent a s'as-

socier comme auxiliaires les deux adversaires. Scudery, dans les

Observations sur le Cid ^ dira : « Et voila pourquoy le docte

Heinsius a trouve que Buchanan avoit fait une faute dans sa

tragedie de Jephte... » et Chapelain, dans les Sentiments de

rAcademic ^ parlera de « ce qu'Aristote et Heinsius lui ont

enseigne sur cette matiere. »

Le De Tragoediae Constitutione a servi aussi de repertoire a

Pierre Corneille et lui a fourni plusieurs developpements pour

ses prefaces, sur le vrai et le vraisemblable (p. 22), Taction simple

et complexe (p. 34), I'alteration de I'histoire (p. 46), 1' « agni-

tio » ou reconnaissance (p. 53), les peripeties, la pitie, la terreur

(ch. IX), et les sentences (ch. XVI). Dans VExamen de Po-

lyeucte *, Corneille invoque a la fois Heinsius et Grotius : « Le

1. Breitingcr (H.), I-es Unites d'Arislole avant le Cid de Corneille, Etude de litld-

raliire comparf'e, Geneve, Gcorg ; Paris, Fischbacher, 1895, 1 br. in-18, p. 51.

2. Cf. A. Gast6, La querelle du Cid, 1899, In-S", p. 79 ; p. 8G, on reconnaitra
facilenient du Heinsius dans ce qui est dit de I'Episode simple ou niixte.

3. Cf. Les sentiments de iAcademic sur le Cid, par J, Chapelain, id. Collas, Paris,

1912, in-8°, Tli6se de lettres de Paris, p. 10.

4. Corneille (Pierre), (Euvres, dd. Marty-Laveaux, t. Ill, p. 479. Voir aussi

d'Aubignac, Pratique du TMdtre, p. 8 et p. 105 ; cf. encore Preface do Don
Sanche, Corneille, CEuvres, t. V, p. 409, et Le Menteur, au t. IV, p 133.
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celebre Heinsius, qui non seulement a traduit la Poetique de

notre pliilosophe, mais a fait un Traite de la Constitution de la

Tragedie, selon sa pensee, nous en a donne une sur le martyre

des Innocents. L'illustre Grotius a mis sur la scene la Passion

raeme de Jesus-Christ et I'histoire de Joseph et le savant Bucha-

nan a fait la meme chose de celle de Jephte et de la mort de Saint

Jean-Baptist e. »

Je ne veux pas dire que le Herodes Infanticida ait pu familia-

riser Corneille avec I'idee du Theatre religieux, qu'il connaissait

bien par les representations scolaires des Jesuites, mais la pole-

mique engagee contre cette piece latine de Heinsius, n'avait pas

ete sans retenir son attention et il ne commit assurement aucune

des fautes que Balzac reproche au trop savant poete des Pays-

Bas.

Elle avait paru en 1632. Bien que Hofman Peerlkamp, qui

fit I'histoire de la pofesie latine en Hollande et fonda, a I'Aca-

demie d'Amsterdam, un concours dont le prixse decerne encore \
ait loue cette piece, on ne prendra pas a sa lecture un tres grand

plaisir ; non qu'on n'y trouve de beaux vers et d« jolis traits,

mais I'auteur a certainement contrevenu au precepte qu'il avait

donne lui-meme dans son ecrit thaorique, a savoir que le poete

tragique fait agir ses personnages ^.

Le premier acte consiste en effet en un long monologue de

I'ange, servant de prologue et suivi du choeur des pretres.

A I'acte 11 parait Joseph, et c'est lui qui, celebrant Jesus et la

Vierge mere, trouve ces gracieux accents qu'admirera Bal-

zac :

Ille complexum petens

Et e pudico dulce subridens sinu

Matrem fatetur... ^

Saepe cum blandas puer

Aut a sopore languidas jactat manus,

Tenerisque labris, pectus intactum petit

;

Virginea subitus ora perfundit rubor,

Laudemque matris, virginis crimen putat.

Quid casta trepidas ?

1. Le principal juge du concours est lui-mfime un excellent poete latin qui a
conserve la tradition de Heinsius, le professeur Hartman, de I'Universitd de Leyde.

2. On trouvera le texte de la piece dans Dan. Heinsii Poematum, ed. nova, p. 210.
Miiller (Lucian), dans sa Geschichte der Klassischen Philologie in den Niededanden,
Leipzig, 1869, 8° n'en parle ni a la page 38, ni A la page 211.

3. Herodes Infanticida, p. 220.

I
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II y a du charme dans ce petit tableau de I'enfant qui tend les

mains vers le sein de sa mdre : ce n'est plus ici imitation de I'anti-

quite, mais de la douce realite du foyer. Alfirmation de foi sincere

aussi que :

Mater unius Del

Et casta "virgo, caslior mater tamen.

Ce n'est certes pas aupr^s de Heinsius que Theophile a pu
apprendre a railler la Vierge.

Le principe de la liaison des scenes, qui est une des plus diffi-

ciles et des plus belles conquetes de notre theatre classique, est

inconnu de Heins. Aussi, sans transition, apparaissent les trois

Mages. lis decident de regagner leurs pays pour echapper au

massacre r^solu par Herode. La rubrique de ce que Ton peut

appeler la scene suivante bien qu'elle n'en porte pas le titre,

indique que Heinsius a songe a la representation et a 6te influence

par les myst^res vus dans sa jeunesse : «Angeli qui in superior!

theatri parte cunas Domini ducunt ac subinde monstrant ».

Le choeur des pretres s'ajoutant a leur monologue ach^vel'acte IL
Le protagoniste Herode n'apparait qu'au troisieme acte et

s'entretient avec les « legati » qu'il a envoyes a la poursuite de

Tenfant-roi « natus imperio puer ». Get acte, qui manque autant

de variete que les autres, se ternaine par le choeur des vieillards

hebreux : nous sommes bien dans la tradition du xvi® si^cle.

C'est a I'acte IV que I'interet commence a naitre avec I'appa-

rition de I'ombre de Mariamne, jadis decapitee par ordre d'H6-

rode, son epoux. Elle est accompagnee de Tisiphone et des autres

Furies :

Sequimur, ultrices Deae,

Sequimur tyraiinum ^.

Le roi, sous I'influence de cette \'ision, s'afTole : il voit

double :

Quid arma rursum quatitis, infernae canes ?

Cette sc^ne de la fureur d'Her<Jde, sans egaler celle que Tris-

tan donnera dans sa Mariane ^ n'est pas sans beauts, mais elle

est un pen gatee par trop d'exclamations align^es a la file : « Heu 1

heu I heu 1 heu ! » A sa crainte de 1*Enfant se melent les souvenirs

de son amour pour Marianne, innocente victime :

1, Herodes In/anticida, p. 336.
2. Nouv. ^d. p. E. Glrard, Paris, 1901, fai-18 ; acte V. sc. 2 et 3.
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O hymen recens

Vocesque quondam tot voluptatum illices

Jam parce, conjux I

Les terribles lamentations du roi sont interrompues par I'en-

tretien d'Anne et de Joseph, qui, je suppose, doit se produire,

conformement a I'usage du temps et aux principes de la mise en

scene simultanee appliques par Corneille jusqu'a Polyeude, sur

quelque autre point de la scene. Dans une sorte de dialogue

presse ou de stichomythie, chaque replique constituant un hemis-

tiche, Joseph annonce la Fuite en Egypte.

Herode alors reprend ses esprits, mais c'est pour ordonner a

ses « satellites » le massacre de tons les Innocents. Un vieillard

lui demande pourquoi il veut crucifier toutes les meres pour en

punir une seule, et engage avec lui une nouvelle stichomythie,

qui serait agreable si elle n'etait trop prolongee et gatee par des

repetitions et des antitheses. Herode renouvelle son ordre. Un
chceur des soldats remains clot le quatrieme acte.

L'acte V s'ouvre par les lamentations des meres de Bethleem,

fuyant avec leurs enfants pour echapper au massacre ; la aussi,

il y a quelque emotion dans les paroles de la Premiere :

Oscula, infelix, habe

Sed summa, sed funesta. Quid risu, puer,

Moraris animum ? Quid meos luctus gravas

Tuosque nescis...

O dulcis aetas, dulce et infelix onus I

Le massacre n'est pas montre, il est raconte a Herode par le

Messager. Son recit est plein de mouvement et ne manque pas

d'une eloquence parfois un pen brutale.

Et sanguinem cum lacte permistum vomit,

dit-il d'un enfant tue en prenant le sein. Mais I'Enfant-roi ?

demande Herode. Le brui-t court qu'il s'est echappe, repond le

Messager. II n'en faut pas pMs pour que Herode soit repris de

folic furieuse :

Despectus atque inultus ut lucem traham
Yictusque pueri jura et imperium feram ?

II menace de conquerir 1'Egypte ; un choeur des meres de

Jerusalem et des anges termine cette piece sans action, qui
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n'avait pas plus de raisoii de finir ici que plus tdt ou plus tard.

Samuel Sorbithc, s'il faut en croire les Sorberiona \ blAmait

Balzac d'avoir perdu sou lemps a critiquer Heinsius : « Quand il

a voulu monter sur ses grands chevaux et se servir de sa raison,

il I'a emploiee miserablement a examiner si Heinsius avoit bien

ou mal fait d'introduire les Furies sur le Theatre de son Herodes

Infaniicida. Voila bien de quoi faire tant de bruit. » On accusait

souvent Balzac de manquer d'erudition ou, du moins, d'user

d'une erudition d'emprunt. II voulut, je pense, saisir celte occa-

sion de se ceindre les reins et de se trotter d'huile pour se mesurer

avec un de ces doctes de Hollande dont le pape Alexandre VI
lui-meme s'enquerait aupres du dit Sorbiere. II choisit comme
adversaire un des plus grands et qui lui etait bien connu, afm de

lui faire la le^on. Peut-etre etait-ce meme la une vengeance

d'ecolier, mais cette le^on etait une le^on de verite classique et

c'est pourquoi elle ne saurait etre negligee. L'arbitre choisi pour

la lutte etait tout naturellement et devait etre Constantin Huy-
ghens, Seigneur de Zuylichem, Secretaire des commandements
du Prince Frederic-Henri. La piece etait dediee a Huygens et

celui-ci etait lie avec Descartes, avec Saumaise, avec tout ce que

la Hollande comptait de meilleur comme savants, artistes et

lettres. Savant lui-meme, poete et prosateur en hoUandais, en

frangais, en italien, en espagnol, artiste en peinture, gravure et

musique, negociateur avise et, par-dessus tout grand ami de la

France, Huygens, etait une sorte de Hollando-Francjais, comme
Tappellera Balzac, et un des esprits les plus distingues du
XVI le siecle 2.

C'est un gentilhomme frangais au service des Etats, Saint-

Surin, qui avait ete I'intermediaire entre Huygens et Balzac,

en 1632, un peu avant d'avoir ete blesse mortellement au siege

de Maestricht, le 19 juillet de la meme annee. Alors que souvent

Huygens ecrit a ses propres parents en frangais, il s'adresse par-

fois en hoUandais a Saint-Surin, comme au due de Vendome.
« De tous les Francjais, ecrit-il a celui-la, il n'y en a peut-etre

que trois qui sachent apprecier Balzac a sa juste valeur '. Rien

ne plaide tant pour vous que d'etre son ami. »

1. p. 37.
2. Cf. Worp, Constanlijn Hinigrns, dans De Ilaghc, 1919, 1 vol. in-S", ct Lettres

du Seigneur de Zuylichem a Pierre Corneillc. Paris et Cironlngue, 1890.
3. Briefivisseling van Conslantijn Huygens, ^d. Worp, t. I, p. 33(5, n" 648. Sur la

niort de Saint Sarin, voir Collection du Puy, t. V, fol. 135. 11 s'iteignit le 5 aoOt 1632.
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La premiere lettre de Balzac a Huygens est datee du 26 mars
1632 ^ et est noyee dans des compliments infinis. Peut-etre

pourrait-on decouvrir quelque critique sous tant de flatteries :

« La facilite de vostre style en couvre la force, mais elle nel'enerve

pas, et, soubs une negligence apparente, je trouve de I'art et des

ornemens. II ne vous suffit pas, au lieu oil vous estes, de faire

mieux que nous et de posseder a nostre exclusion I'ancienne et la

solide vertu ; vous nous alles encore oster ce qui reste de passable

dans les estats corrompus, je veux dire la gloire du langage... » •

II reproche a la Hollande de seduire a ce point Saint-Surin,

qu'il est « devenu mauvais Francois » et de lui « debaucher un
ami » 2.

Le post-scriptum est ce qui nous interesse le plus : « Si M^^ Hein-

sius et M^ Cunaeus ont public quelque chose de nouveau, vous

m'obligeres bien fort de m'en faire part. Ce sont deux hommes,
selon mon jugement, comparables aux anciens et qui valent tout

ce que I'ltalie a produit de plus docte et de plus poll soubs le

pontificat de Leon dixieme. » Heinsius et Cunaeus, ses maitres

d'histoire et de droit de 1615. Huygens replique a cette invitation

en lui envoyant YHerodes Infanticida. Sa lettre ayant mis sept

mois a parvenir a Balzac, celui-ci y repond le 2 fevrier 1633, le

coeur encore meurtri de la perte de Saint-Surin : « II me semble

que ma douleur me tient lieu de mon amy. Je la possede avec

quelque sorte de douceur et en suis si jaloux que je croirois avoir

fait une seconde perte, si je ne I'avois plus pour m'entretenir. »

II loue fort YHerodes infanticida ^
: « L'oeconomie de la tra-

gedie est dans les regies... Les vers sont magnifiques et dignes

d'un theatre d'yvoire, Chaque partie m'en a plu, mais surtout

les cheeurs m'ont ravy... J'ay seulement a vous proposer un petit

scrupule et ne sgay pas bien pourquoy Tisiphone est introduite

avec Mariamne, qui parle du Styx, du Cocyte et de I'Acheron,

ny s'il se pent former un corps naturel de deux pieces si diffe-

rentes que sont, a mon advis.la religion juifveetla payenne.Mon
doute vient de mon ignorance et non pas de ma presomption.

Je demande enseignement et ne cherche pas querelle, particu-

lierement avec un homme qui regne en ces matieres critiques et

1. Huygens avail loue Balzac dans une poesie, en 1G2G (Gedichlen, ed. Worp,
t. II, p. 134), alors que les lettres de celui-ci avaient ete publiees en 1621. On a
done toujours 6t6 en Hollande a I'affiit des nouveautes litt^raires fran?aises.

2. Public par M. Worp dans Oud-Holland, t. XIV, 1896, p. 153.
3. Briefwissding van Constantijn Huygens, t. I, p. 386 et 387.
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epic je reconnois pour le vray et legitime successeur du grand
Scaliger... » . « J'ay grand dessein. Monsieur, d'aller me rendre

s^avant sous sa discipline et d'estre en mesme temps vostre cour-

tisan et son auditeur... mais je voudrois bien que vos armes eus-

sent acheve de me i'aire le chemin que je desli'erois tenir et qu'il

n'y eust rien d'Espagnol depuis Paris jusques a la Haye ^. »

Le passage de cette lettre que nous venons dc citer est le

resume du Discours sur une tragedie de Monsieur Heinsius
intiliilee Herodes Infanticida ^. II est accompagne d'une lettre

d'envoi datee de Balzac, le « 15 de may 1634 », parvenue i
Huygens par la voie de M^"® des Loges, dont le fils, marie, a la

cour de La Haye, est capitaine au service des Etats ^
Balzac accable Heinsius de protestations d'amitie et de vene-

ration, excessives, meme pourun temps oil on avaitle compliment
aussi facile que I'injure : « Je brusle d'impatience de le voir et

d'embrasser cette divine teste, dont il est sorti si grand nombre
d'excellentes choses. II est poete, il est orateur, il est philosophe,

il est critique... Je vous prie de m'envoyer un cathalogue de

tous les ouvrages qu'il a publics jusques a present et que je

s^ache aussi, par vostre moyen, quel age il a, quelle alliance il a

prise, et quel homme estoit ce Rutgersius, dont il a epouse la

soeur, combien il a eu d'enfans, en quel estat sont ses allaires

particulieres et quel appointement luy donne vostre Republique.

»

Ceci annonce cerlaiiiement des demarches pour lui faire accorder

une pension du roi Louis XIII *. II ne fallait pas moins de miel

pour faire passer I'acidite des critiques de Balzac.

D'abord une louange a Huygens a qui la Disserlalion est

adressee, au sujet de son fraii^ais ; il se pent qu'elle soit sincere^

1. Diji clt^ par M. W'addington.
2. A Paris, chez Hcrrc Rocolet, 1636. Le privil^pe est date de Paris, 3(> Janvier

1635 ; I'adieve d'unpriiuer, du 15 Janvier 1636. (liUjliotheque Nalionalc, Y 3225 Al).
A un autre exemplairo, Yc 9345-6 est jointc l)anit'lis Heinsii Epistola qua disser-
lationi D. Balsaci ad Hcrodtm Infanticidatn responddur... cditore Marco Zverio
Boxhornio, L. B., Elzevir, 1636. La pr«?face est datee du 12 juillet.

3. BriejwisseUng van Constantijn Huygens, t. I, n> 461-2 et p. 247. Charles de»
Loges, qui fut tud, en 1637. au siege de Breda, avail epous^ Madeleine van der Myle,
fillc de Cornelis (1579-1642), gendre de Barneveldt et Curateur de I'Universit^" de
Leyde, de 1606 k 1619, puis de 1640 a sa luort.

4. Ce ne fut que son flls Nicolas, excellent philologue et podte latin, qui wit la

pension royalc, au moment oCi Louis XIV cherehait a atlirer k lui d«s savants
Strangers. Le roi icrivait, en 1666, au comte d'listrades, auibassadeur en Hollande :

« Prenez soin de vous enqu^rir, sans qu'il y paroisse que je vous aie <5crit, mais
comme par vostre simple curiosity, queiles sont dans toute Tdtendue des Provinces-
Unies et mfinie dans les autres des Pays-Bas de la domination du Roi d'Espagne,
les personnes les plus insignes et qui excellent notablement par-dessus les autres
en tout genre dc professions et de sciences, et de m'en envoyer une listc bien exacte,
coutenant les circonstances de leur naissance, dc Icurs richesses ou pauvrcle. du
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•en tous cas elle est meritee ^
: « II faut que vous me juriez que

Yous estes Hollandois pour me le persuader et je ne puis croire

que sur vostre serment une verite si difficile. Vous escrivez le

langage que nous parlons avec autant de grace que si vous

estiez ne dans le Louvre. » Et maintenant au tour de Heinsius,

car r « unico eloquente » a des ressources infmies dans I'eloge

:

« Je s^ay qu'il est le Docteur de nostre Siecle et qu'il le sera de

nostre Posterite, je ne dis pas que j'ay de I'estime, ce terme est

inferieur a mon sentiment, mais j'ay une espece de devotion pour

tous ses ouvrages ^. »

II faut bien cependant en venir a la critique, d'abord indirecte :

« Je ne trouve point estrange. Monsieur, qu'un Juif, dans une

Tragedie latine, parle a la mode de Rome et se serve des mots

d'Acheron, de Styx, de Bacchus et de Ceres ^.. Je ne m'estonne

pas qu'Herodes paroisse demi Juif et demy Payen «, mais voici

I'attaque directe : « Je me persuaderois avec peine qu'un homme
constant pust estre de deux Partis et porter les couleurs de

divers Maistres. Cette Nouveaute, a dire vray, me semble un

peu dure et je ne puis m'imaginer sans gesner mon imagination

que, dans un poeme ou un Ange ouvre le Theatre et fait le Pro-

logue, Tisiphone se vienne monstrer, accompagnee de ses autres

soeurs et avec le terrible equipage que luy a donne le Paganisme.

Je vous demande si cette partie a de la proportion avec son Tout

et si ce bras est de cette teste. Je vous prie de me dire si les Anges

et les Furies peuvent compatir ensemble.

»

Bientot Balzac s'echauffe et s'eleve a la grande eloquence * :

« La Matiere dontil s'agit est toute nostre et toute Chrestienne.

II me semble que les fausses Divinitez n'y ont point de part et

n'y peuvent entrer que par violence. Le grand Pan est mort

par la naissance du Fils de Dieu, ou plustost par celle de sa Doc-

trine ; il ne faut pas le ressusciter. Au lever de cette lumiere,

tous les phantosmes du Paganisme s'en sont enfuis, et il ne les

faut pas faire revenir. II est juste que le changement du stile

travail auquel elles s'appliquent et de leurs qualit^s. L'objet que je me propose en
•cela est d'etre inform^ de ce qu'il y a de plus excellent et de plus exquis dans chaque
pays, en quelque profession que ce soit, pour en user apres ainsi que ]c I'estimerai
k propos pour ma gloire et pour mon service » ; cit6 par Lavisse, Histoire de France,
t. VII, 2e partie, p. 83, note 2.

1. CEuvres de J.L. de Guez, sieur de Balzac, pub. p. L. Moreau. Paris, J. Lecoffre,
1854, t. I, p. 321.

2. Ibid., p. 322.
3. Ibid., p. 324.
4. Ibid., p. 325.
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accompagne le reiiouvellement de I'Ksprit, que Ic poison qu'a

vomy iiostre coeur iie demeure pas dans noslre bouche, que le

dehors reiide tesmoignage du dedans... Veritablement celle

mauvaise couslume a besoin d'estre reform^e et merite bien que

nous en considerions I'importance. Celle bigarrure. Monsieur,

n'est pas recevable. EUe traveslit toute noslre Religion ; elle

choque les moins delicats et scandalise les plus indevots. Quand
la Piete en cela ne soufl'riroit rien, la Bienseance y seroit ofTensee

et, si ce n'est commetlre un grand crime, c'esl commettre hors

de temps une mascarade. Quelle apparence de peindre les Turcs

avec des Chapeaux et les Francois avec des Turbans ? de mettre

les fleurs de Lis dans leurs Drapeaux et le Croissant dans les

nostres ? »

Tout ceci est d'une certaine importance pour la connaissance

des idees litteraires au xvii^ siecle. Le souci des « mocurs », de

la couleur psychologique locale, la preoccupation de la vraisem-

blance apparaissent ici avec une Ires grande force. C'est le

meme reproche qu'adressera Scudery a Corneille de ne pas faire

vrai et c'est encore celui que Saint-Evremond et M™® de Sevigne

adresseront a Racine.

Suit alors un acte d'accusation contre les philologues, contre

les humanistes qui vivent dans le passe et en gardent le langage,

parlent des Dieux immortels au lieu du Dieu Immortel, des

orgies pour les fetes et du crime de « perduellion » pour I'heresie.

« Ces Messieurs sont si accoutumez aux lettres Profanes qu'ils

ne s'en peuvent defaire dans les matieres les plus Religieuses ^ »,

et il rappelle cet ambassadeur de Constantinople a Rome, qui

appelait le pape « le Grand Turc des Chrestiens ». Balzac quitte

bientot la plaisanterie pour retourner a des declarations de

principes ^ ; « Si j'osois tirer une consequence de lout ce Discours,

je dirois que, premierement, nous devons nous souvenir qui nous-

sommeset, en second lieu, quel est le subjet sur lequel nous tra-

vaillons... et si nos compositions sont Chreslienne.s, elle le doivent

estre aussi bien en la forme qu'en*la matiere. J'aymela Discipline

et la Justesse, mais je hay le Pedaniisme el VAffectation. »

Au lieu de broder sur ce theme, ce qui eut conlribue a nous

reveler, a la veille du Cid, quelques-unes des lois de I'esprit

frangais a cette 6poque, Balzac s'egare dans I'erudilion, cite du

1. (Euvres de Balzac, t. I, p. 328.
2. Ibid., p. 332.
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grec et reparle en detail des Furies en general et de celles de

VHerodes Infanticida en particulier. II se refuse a les admetlre

comme symbole des fureurs qui agitent Herode oude son remords.

Or, continue-t-il, « Dans vostre poeme il n'en est pas ainsi ^.

Les Furies n'y sont pas des illusions ; elles y sont de veritables

objets ; Herodes ne se les imagine pas, le Poete les fait. Elles

s'arment de tous leurs Flambeaux et n'oublient pas un de leurs

Serpents pour faire peur a la compagnic. Mariamne les evoque a

haute voix et les tire apres elle du fond de I'Abysme.

»

La longue dissertation sur Mariamne, qui fait suite, a peut-etre

attire I'attention de Tristan L'Hermite surrtieroine de son futur

chef-d'oeuvre ^. Ici Balzac critique son intervention : « C'est un

personnage peu convenable a Faction ou elle s'occupe et un

instrument fort mal propr'c a estre employe dans un massacre.

II falloit chercher une autre instigatrice du Tyran et un autre

guide des Furies. » Balzac demande encore a Huygens ^ : « Si le

principal personnage d'une Tragedie devant estre plus malheu-

reux que meschant afin d'exciter en I'ame du Peuple plus de

pitie que de haine, Herodes est un personnage de cette nature...

»

II est temps d'en revenir aux compliments et de s'incliner

d'avance devant « cette souveraine Critique, qui prononce ses

Arrests a Leiden, et qu'on va consulter des dernieres parties

de r Europe «, il loue le discours de I'Ange, la These morale,

r « Hypothese historique « et le tableau de la nativite, « la plus

belle Nativite qu'on ait jamais veiie... ». « J'ay veil des Images

de la Saincte Vierge de la main de Raphael d'Urbain ; j'en ay

veil de celle de Michel Ange, mais je n'en ay point veii du prix et

du merite de celle-cy et j'advoue que la Peinture parlante a

beaucoup d'avantage sur la muette. »
*

Balzac n'aime point les sentences dont Corneille usera encore

beaucoup : « Je laisse les sentences a ceux qui les aiment et au

peuple qui les demande, ainsi que le remarque Aristote. » Sous
€ouleur d'eloge, il signale quelques imitations et il en profite

pour manifester a I'egard des anciens un irrespect tout moderne,
dont le philologue neerlandais dut etre profondement froisse.

La Querelle des Anciens et des Modernes^ agite surtout la seconde

1. (Euvres de Guez de Balzac, t. I, p. 341.
2. Cf. ici p. 279, n. 2.

3. (Euvres de Gucz de Balzac, t. I, p. 345-347.
4. lbid,t. I, p. 348.
5. Cf. Gillot (H.I, La Querelle des Anciens el des Modernes... Tliese de Lettres

Paris; Paris, Ed. Champion, 1914, in-8».
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moitie du siecle, mais, d^s son d^but, ellc est r^soluc en faveur

dc ceux-ci et c'est par son independance envcrs I'Antiquit^,

en depil de nombreuses marques de veneration, que le xvii« sie-

cle se distingue le plus du xvi® : « Je n'ay pas assez dc foy pour

m'imaginer un Mystere sous chaque mot d'un Ancien,et pour

croire que toutes Ics vieilles erreurs sont raisonnables et regu-

li^res. » Balzac connait son Heinsius ; il apprehende les fureurs

du savant hoUandais, dont I'orgueil est si altier qu'il est impa-
tient de la contradiction : « Je veux croire de plus, Monsieur,

qu'il... temperera ses Escrits d'une telle discretion qu'il n'y

aura pas un mot qui sente la passion de$ Partis et I'aigreur de

la Dispute, qui ne puisse estre souscrit de tons les Chrestiens...

II ne voudroit pas... se fermer les portes de Rome, oil ses livres

ont este si plausiblement recetis et son nom est en si bonne odeur

au Vatican. » On pourrait voir la un avertissement, meme une

menace, un appel aux foudres de I'Eglise et de la Congregation

de r Index, ce qui ne serait pas tr^s courageux ^.

Heinsius, malgre les compliments qui lui etaient assenes, fut

tres pique, et ne laissa pas de repondre, non par une lettre, ce

qui cut ete trop peu, raais par une longue dissertation ou il y a

moins d'injures qu'on n'attendrait de la part d'un aussi sus-

ceptible personnage ; il y perce surtout le dedain pour le David

qui a ose s'attaquer a ce Goliath. La replique, qui est de juin 1636,

est intitulee : Epistola qua dissertationi D. Balzaci ad Herodem

Infanticidam. respondetur ^. Elle est fondee sur les principes

du De Tragoediae constitulione qui, etant considere par son

auteur comme la quintessence de la pure doctrine aristoteli-

cienne, a droit au meme respect qu'un livre sacre; il en copie des

pages entieres qui servent d'argument. Apres avoir cite des

eveques et des vies de saints, qui employent le mot Tart are, il

defmit les Furies, des passions de Tame divinisees ; il nie

que ce soient des Deesses et il aflirme son droit de les meler.a des

personnages de I'antiquite judaique. Au reste, pour oser tou-

cher a celle-ci, il iaudrait savoir I'Hebreu et Heinsius prie Huy-
gens de remontrer a son ami Balzac d'agir avec plus de circons-

pection, car la mati^re exige non moins d'erudition quede juge-

ment.

1. Qiiwres de Gucz dc Balzac, t. I, p. 358.

2. Editore Marco Zverio Boxhornio. Leyde» Elzevir, 1636. (Bibl. Nat., Yc 9345-

6).
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II conclut avec modestie que son Herode doit etre absous ou

Tantiquite condamnee. Ces « gladiateurs de la Republique des

Lettres » ne sont jamais tout seuls : ils ont toujours derriere eux

le bataillon carre des Anciens. Elevant le debat, Heinsius

met en garde centre ceux qui cherchent secretement a desunir

les Hollandais et les Frangais, et il affirme son admiration pour

les Scaliger, les Casaubon, les du Maurier, les de Thou, les du

Puy, les Gaumain, les Rigault, les Herauld ^. II engage Balzac

a lui ecrire directement.

Ce dernier, dans une lettre a Huygens ^ observera : « II s'esgaye

sur des choses dont j'estois demeure d'accord avec luy et change

I'estat de la question ou ne la touche que legerement «. Balzac

ayant invoque Rome, Heinsius appelle le pape « ipsum etiam

Ecclesiae caput », ce qui fit au Souverain Pontife un sensible

plaisir, attenue par la rectification comique de I'errata : « Eccle-

siae romanae caput ».

La meme lettre fait allusion a I'intervention de Saumaise,

r « Incomparabilis », qui n'avait pas figure, et pour cause, parmi

les savants fran^ais admires de Heinsius, et qui, enchante d'etre

desagreable a son adversaire de Leyde en prenant parti pour

Balzac, adressa a Menage une epitre intitulee : « Claudii Salmasii

ad Aegidium Menagium epistola super Herode Infanticida,

Heinsii iragoedia et censura Balzacii ^. »

Ici finissent les relations epistolaires de Balzac et Constantin

Huygens * qui, toujours a I'aiTut des nouveautes, se tourneraplu-

tot vers I'etoile ascendante dugrand Corneille ^ et vers celle de Rene
Descartes qu'il a plus a sa portee et dans son voisinage, mais

Balzac ne lachera pas plus Heinsius que Heinsius n'oubliera

Balzac, exemple de ces memorables querelles scientifiques et

litteraires dont notre temps n'a pas absolument perdu le secret.

Tout un entretien de Balzac, le vingt-cinquieme ^ dedie a

Monsieur Girard, traite « de son procede et de celuy de Monsieur

Heinsius en leur querelle », « Si le chagrin de Monsieur Heinsius

estoit de mesme nature, il feroit difference entre les Compli-

1. Ibid., p. 236.
2. Briefwisseling van Constantijn Huygens, t. Ill, p. 5.
3. Parisiis, apud Viduam Mathurini Dupuis, 1645. Haag signale une ^d. de 1644,

in-4° (La France proiestante, 1" ed., t. IX, p. 166).
4. Cf. Worp, huygens en Balzac extr. de Oud-Holland, t. XIV ; notamment p. 5,

note 2.

5. Cf. "Worp, Letires du S' de Zuylichem a Pierre Corneille, deja cite.
(j. Les Entretiens de feu Monsieur de Balzac : A Leiden, chez Jean Elsevier,

1659, in-12, p. 348.
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mens el les Injures, entre Balzac et Schioppius : il ne se jetleroit

pas indilTercmment sur I'Hoste et sur le Larron » ; Scioppius

est I'odieux pamphletaire, adversaire de Scaliger. Quant k

V « Hoste », ce mot n'a-t-il qu'une signification symbolique ou

veut-ii dire que Balzac a et6 jadis I'hdte de Heinsius ?

« Pour ne rien dire de pis de ce grand Adversaire, il a mal
pris ma bonne intention et n'a pas receii mes civilitez comme 11

devoit. Je n'ay eu dessein que de luy donner matiere de s'egaycr ;

je luy ay parle avec toute sorte de deference
;
je luy ai demande

instruction sur quelques endroits de sa Tragedie, intitul^e

Herodes injanticida : voila ce que j'ay fait. Luy, tout au contraire,

n'a pas voulu recevoir mes civilitez, il s'est effarouche de mes
complimens ; je luy ay demande instruction et il m'a jette des

pierres. Jugez qui de nous deux a le tort, car voila au vray ce

qui s'est passe entre nous.

« II est vray aussi que je ne croyois pas mon objection si forte

de moiti6 et c'est peut-etre ce qui I'a fasche. ... II est riche en

lieux communs et traitte quantite de belles matieres en sa

deffense... il ne les traitte pas assez clairement. « Enfin Balzac

raille de nouveau son adversaire sur le « ipsum Ecclesiae Caput »,

rectifie dans I'errata : « I'un est pour Rome, I'autre pour Leyden.

Par le premier il veut plaire au Pape, qui ne lit pas, non plus que

les autres hommes, VErrata, qu'on met a la fin des Livres
; par

le second, il veut avoir de quoy se justifier envers les Ministres,

si on I'accusoit d'estre mauvais Huguenot et d'avoir intelligence

avec I'Ennemy... Comme, dans sa Tragedie, il est Juif et Payen,

il croit que, dans sa Dissertation, il pent estre Catholique et

Huguenot ^. »

La vivacite et I'aigreur du conflit ne priva pas le fils de

Daniel Heinsius, Nicolas, I'excellent philologue et poete latin, de

chercher a connaitre I'ennemi de son pere. Les manuscrits des

lettres echangees sont a la Bibliotheque de I'Universite de Leyde.*

Dans I'une d'elles, ecrite de Paris en avril 1646, Nicolas rappelle

sans delicatesse, cette querelle, ce qui ne I'empecha pas d'etre

1. (Euvres de Balzac, t. I, p. 352.

2. Ms. B. P. L. 246. Balzac adressc ses lettres : « A Monsieur de Hcins, Gentilhomme
Hollandois, k Paris* (15 Janvier 1G16) ; unc autre est dat^e d'.\n{iouleme, 15 juin
1649, et portc comme suscription : « A Monsieur Heinsius le fils, Gentilhomme Hol-
landois k Leyde (recommandi k la courtoisiede Monsieur Chapelain) ». Une troisidme,
datie du 24 ddcembre 1653, est libell^c « A Monsieur Heinsius, gentilhomme hollan-
dois k Florence ». Les brouillons des lettres ^crites par Nicolas Heinsius sont dans
la mdme chemise ; une copie, faite sans doute par Heinsius, d'une ^pltre de Balzac
k du Moulin (20 sept. 1637) est dans le dossier B. P. L. 293 B.

19
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re^u par Balzac dans son « Desert ». Celui-ci aimait ces importu-

nites de I'etranger dont il affectait de se plaindre : « II est la

butte de tous les mauvais compliments de la Chrestiente, pour

ne rien dire des bons, qui lui donnent encore plus de peine. II est

persecute, il est assassine de civilitez qui lui viennent des quatre

Parties du Monde, et il y avoit hier au soir, sur la table de sa

chambre, cinquante Lettres qui luy demandoint des Responses,

mais des Responses eloquentes, des Responses a estre monstrees,

a estre copiees, a estre imprimees... II faut bien se garder d'une

si dangereuse familiarite, traitant avec ces gens-la. II faut qu'on

s'ajuste, qu'on se pare, qu'on se farde mesme pour plaire a des

yeux si delicats et la condition de celuy qui a dessein de leur

plaire est pour le moins aussi malheureuse que celle d'un homme
qui seroit oblige ou de ne parler jamais qu'en musique ou d'estre

sur un Theatre depuis le matin jusques au soir ou de passer

toute sa vie en jours de Ceremonie et avec un autre habillement

que le sien. »

« Ce n'est pas tout que cela. On luy envoye du Francois de

Castelnau-d'Arry, des vers de basse-Bretagne, du Latin de

Gothic et de Vandalie, de la raillerie de Bruscambille et de Tur-

lupin pour en avoir son Jugement, dans une Dissertation regu-

liere, car le nom de Lettre ne contente pas assez 1' ambition des

Faiseurs de questions... »

u Pour I'achever, il vient icy des importuns en personne,

quelquefois de plus de cent lieues et tout expres, si on les veut

croire, qui luy donnent le dernier coup de la mort, luy disant, pour

leur premier compliment, que sa haute reputation et la celebrite

qu'il a donnee au lieu ou il est, les ont obligez de venir voir cette

Personne si connue et ce Village si renomme
;
qu'il ne doit point

trouver mauvaise une si juste et si honneste curiosite que la

leur. Un de ces Curieux luy commen^a il y a quelques jours sa

Harangue, par le respect et la veneration qn'il avoit tousjours eue

pour lui] el pour Messieurs ses Livres. II n'est rien de plus histo-

rique que cecy et vous pouvez voir par la jusqu'ou pent aller le

stile des Complimens ^. »

II n'y a aucune exageration dans ce passage, Balzac recevait

des visites de partout. J'ai trouve un de ses autographes dans

VAlbum Amicorum du philologue allemand Gronovius, ami a la

1. Les Entreliens de Feu Monsieur de Balzac, pp. 161 k 163.
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fois de Saumaise et de Heinsius et qui devint professeur a

« rAthcnaeum illustre » de Devcnter
; plusieurs leltres de (iuez

a ce savant font allusion au sejour de Gronovius a Balzac.

Le 15 septembre 1640, le solitaire traga dans VAlbum
conserve k la Bibliotheque Royale de La Haye, les lignes

suivantes

:

Etiam de Deo vera dicere periculosum

<( Nobilissimo, eruditissimo et humanissimo Gronovio, hoc grati

animi qualecumque monumentum relinquit Joannes Ludovicus
Balzacius. Ann. MDCXXXX. Sept. XV » (cf. pi. XXIX) K
Andre Pineau dans une lettre inedite a Andre Rivet, datee

de Paris, 21 fevrier 1648, parle d' « un jeune Gentilhomme alle-

man, neveu de Monsr. de Borstel... Son onclel'a envoye depuis

pen a I'Academie [de M. de Vaux] au retour de chez Monsieur de

Balzac, sous lequel il vient de faire son cours en Langue fran-

Qoisc et luy ecrit par tons les ordinaires. » Balzac, professeur de

frangais pour etrangers et continuant ses lemons par correspon-

dance, voila une revelation un peu surprenante des manuscrits^

de Leyde 2.

Dans une autre lettre du meme au meme, datee du 21 aoAt

suivant, il est question de la visite de Heinsius en Saintonge :

« Monsieur Heinsius le fils est aussi revenu sain et sauf de son

beau voyage d' Italic, d'oii il a apporte quantite de raretez

pleines d'attraits pour I'esprit et pour les yeux. II m'a oblige de

sa visite ce matin... Mr. Heinsius a passe par I'Angoiimois ouil

a vu Y Oracle de Charente, Monsr. de Balzac, qui etoit en un deplo-

rable etat de sante. II lui a fait present de son livre nouveau

dont vous estes a la veille d'avoir un exemplaire ^. »

Les deux adversaires devaient mourir presque en meme temps :

Balzac le 18 fevrier 1654, Daniel Heinsius le 25 fevrier 1655,

emportant dans la tombe leur querelle et leur rancune.

1. Manuscrit, Bibliotheque royale de la Haye, 130 E 32. Selon la notice auto-
graphc du professeur Brugnians, il faut se reporter, pour la visite de Gronovius, au
Siilloge epislolarum... dc Burman, t. Ill, p. 96, 266, 303, 331. Dans I'idition de
16 IS des Letlres Choisies dc Balzac, il y a trois lettres k Gronovius ; par celle du
14 aoiit 1641, Balzac le remercie pour une ^l^gie et lui olTre I'hospitaliti pour le

mois suivant afin de le dddommagcr du court s6jour de I'ann^e prec^dente ; dans
une lettre du !«' octobre suivant, il le fdlicite de son retour A Paris aprds son
avenlurcux voyage ; dans sa troisiime (7 mars 1644), Balzac I'accable de
protestations d'amitid.

2. Manuscrit Bibliothdquc de I'Universit^ de Leyde, B. P. L, Q 286, t. IV,
f° 15 recto.

3. Ibid., t° 53 verso.





CHAPITRE XIII

UN GRAND THfeOLOGIEN ORTHODOXE : AnDR6 RiVET
(1620-1632)

Reprenons I'histoire de I'Universite de Leyde au point

oil nous I'avons laissee, c'est-a-dire a la grande crise que

representent pour elle, comme pour toutes les institutions

hollandaises le Synode de Dordrecht et les 6venements qui ont

suivi. Nous avons vu, a propos de Bertius, que I'Universite avait

ete purgee de tous ses elements « remonstrants » ou suspects.

II s'agissait d'y retablir I'orthodoxie la plus complete et Ton
songea, une fois de plus, a remonter aux sources du Calvinisme

et a recourir a des theologiens fran^ais. Le plus illustre etait sans

conteste Pierre du Moulin. Deja, nous I'avons vu, pour remplacer

Arminius decede et Gomarus parti, et remettre de I'ordre dans

I'Universite profondement troublee par la querelle de leurs

partisans respectifs, on avait songe a lui, en 1611, pour porter «un

esprit de paix et de tranquillite et empescher que la robbe de

nostre Seigneur Jesus ne soit dechiree » ^. II n'etait pas eloign^

d'accepter, ce qui montre qu'il avait garde bon souvenir de son

professorat de 1593. II aurait ete le compagnon de Vorstius,

la bete noire des Gomaristes et son autorite eut fait contrepoids

a la sienne. Tres nobles sont les termes de sa reponse, datee du

6 mai 1611 ^i «J'ay receii vos lettreset veil les offreset conditions

que vous et Messieurs vos collegues m'offres. Elles sont telles

que j'ay tout sujet de m'en contenter. Ce neantmoins, j'oseray

vous dire que ce ne seront jamais les profits ou avantages qui

me feront changer de condition. J'ay d'autres raisons plus fortes

qui me poussent a condescendre a vostre desir et a me donner

ti vostre academic. Le repos, la seurete, I'honneur de vostre

1. Bronnen Leidsche Universileil, t. II, p. 12*. Termes de la lettre de van der Mijle
k du Moulin, le 21 avril 1611.

2. Ibid., p. 14*.
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amitie, le redressement de mes estudes qui se dissipent el surtout

le desir que j'ay de servir I'eglise de Dieu avec plus de fruict

que je ne fais icy, sont les causes qui me touchent le plus, car les

difiicultes, que vous me proposes, qui pourroient degouster un
autre, sont celles qui m'encouragent et me font desirer d'estre

employe en un travail si important et si necessaire et apporter

quelque addoucissement a ceste playe, laquelle j'ay tousjours

estime ne se devoir guarir par disputes mais par prudence, veil

qiie la pluspart du mal vient de vouloir trop sgavoir. Joint que je

voy entre les parties des aigreurs inveterees ausquelles nul ne

s'interposera avec fruict, s'il ne vient avec un esprit non preoc-

cupe et s'il n'apporte avec la douceur, une liberte franche pour

dire aux uns et aux autres ce en quoy lis violent la charite ou

resistent a la verite... II n'y a rien si pernicieux en la religion que

de vouloir monstrer sa subtilite, veii que cen'est point seulement

un combat de s^avoir, mais une aemulation de probite et d'in-

nocence. »

Mais ni I'intervention des Curateurs, ni celle de la Commission

permanente des Etats de Hollande, ni celle de Louise de Coligny

ou du Prince Maurice, ne purent amener le Consistoire del'Eglise

de Paris a donner conge a son Pasteur, d'autant plus que le

peuple s'en etait emu ^
: « Plusieurs sont venus,ecrit du Moulin

a van der Mijle, former de grosses plaintes contre mes compa-

gnons et contre les Anciens, comme desireux de me chasser ou

peu soigneux du bien de I'eglise, disants que I'eglise n'en rece-

vroit point un autre en ma place
; que j'avois peur ; que vous

me corrompies par argent
; que les Jesuites seroient desormais

intoUerables et se vanteroient de m' avoir chasse
;
que le Synode

n'y a pas consent! ; que toutes les eglises de France y ont inte-

rest
; que mon pere en mourra de tristesse et plusieurs choses

semblables que pent suggerer une affection indiscrete d'un peuple

qui ne juge de la necessite de I'eglise que par ce qu'il voit devant

ses yeux. »

II faut se presser. La lettre de van der Mijle, du 31 aout 1611,^

est une mise en demeure, quoique empreinte d'une grande amitie

personnelle : « Si la vostre resolution est negative, je regretteray

to(usjours que cest amour et respect m'auront prive de uostre

1. Bronnen Leidsche Universiteil, t. II, p. 20*-21''

2. Ibid., p. 28*.

I
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conversation, laqiielle j'ay de longlemps nime el honore », ce qui

prouve qu'ils se sont comius et Irequentes A Leyde jadis.

Le 1 1 septembre suivant, les chel's de famille, reunis k Teglise

de Paris, doiit le culte se celebrait, nous I'avons dit, a Charen-
ton, refuse de ceder du Moulin. II souhaite cju'on Irouve quel-

qu'un qui entretienne I'accord entre les Eglises i'ran^aises et hol-

landaises et que celles-ci se fassent representer aux Synodes
nationaux de France ^.

Cette tentative manquee, les Curateurs la renouvellent en
julUet 1619, cette fois, en reprenant le precede qui avait

reussi pour Scaliger, c'est-a-dire en envoyant un ambassadeur
universitaire, qui sera I'orientaliste Erpenius, dont les instruc-

tions sont dat^es du 22 ^. II fallait d'autant plus d'adresse que
le roi Louis XIII, dont le ministre, du Maurier, avait tout tente

pour sauver Barn veldt, avait interditadu Moulin eta ses co-

delegues de representer les eglises frangaises au Synode de

Dordrecht. On offre 1.200 florins et 300 florins d'indem-

nite de logement, sans parler d'autres emoluments ordinaires

et extraordinaii'es. II aura la seconde chaire, Polyander, a cause

de son age et de son anciennete, ne pouvant etre retrograde ^
Si le traitement ne parait pas sufTisant, les Curateurs ajouteront

deux a trois cents florins et iront jusqu'a 1.200 florins pour le

demenagement,

Dans leur lettre du 22 juillet 1619 au Synode, reuni a Paris, les

Curateurs insistent sur les services que I'enseignement de du
Moulin a Leyde rendra a toutes les eglises reformees et meme
aux eglises fran^aises, dont la jeunesse a coutume de se preparer

au ministere a I'Academie de Leyde *. lis se servent du meme
argument aupres de du Plessis-Mornay k Saumur.
Regu au Consistoire de Paris, Erpenius y est accueilli par des

paroles nombreuses et flatteuses, enveloppant un refus formel

de ceder un homme aussi indispensable au salut de I'Eglise de

France que du Moulin ^. Les nouvelles instructions soUicitees

parle charge de mission prevoient que du Moulin serademand6 en

pret pour deux ou trois ans. Si on echoue, on soHicitera Rivet,

1. Bronnen Leidtche UniversUeit, t. II, p. 31*.
2. Ibid., p. S%*.
3. /Aid., p. 87*.
4. Ibid.t p> 91* : « EccU&lis omnibus Reformalls, eUam vcstris quorum juventus

in hac Academia nostra ad ministcrium illarum praeformari solet ».

5. Ibid., p. 94**
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« parce que les Curateurs sont d'avis qu'il faut a leur universite

un theologien frangais » \ et que le pasteur de Thouars leur

parait indique tant par la valeur de ses ouvrages que par les

recommandations dont il est I'objet.

On recourra a I'influence de la duchesse de la Tremoille,

Charlotte-Brabantine de Nassau, fille de Guillaume le Taciturne,

a laquelle les Curateurs et Bourgmestres s'adressent en fran-

^ais 2

:

Ma Dame,

Vostre Excellence n'ignore pas combien il est necessaire, notamment en

ces derniers jours dangereux, que les Academies, seminaires de I'Eglise

de Christ et des conducteurs d'icelle, soyent bien pourveiies d'excellens

Docteurs en Theologie orthodoxes, dou6s de singuliere science, piete,

integrite de vie et autres dons rares et convenables a leur profession.

C'est ce que, helas ! nous avons experimente a nostre grand interest en

nostre Republique depuis quelques annees en ck. A quoy, nos Illustres

et Puissans Seigneurs, les Estats de Hollande et West-Frise, ayans eu

esgard, ils ont juge, apres meure deliberation, n'estre rien plus conseil-

lable pour remedier a nos playes que de remettre la faculte theologique

de nostre Academic, principale source de nos maux, en sa premiere fleur

et dignite. A quoy, ayans besoing de Theologiens conscientieux, fort

sgavans et renommes tant de saine doctrine que de saincte vie, par ce

que nous ii'en avons poind par de qA en telle abondance qu'il seroii a. desirer

et que nous estimons estre de nostre devoir d'orner nostre Universite de

quelques luminaires de dehors, nous avons trouve bon de requerir instam-

ment votre pasteur, Mr Rivet, homme qui, par ses escrits, s'est monstre

capable de la charge de professeur Theologique en nostre Academic, de

la vouloir accepter. Et comme ainsi soit qu'en cela il despendra entiere-

ment [de] I'adveu et advis de vostre Excellence, nous la supplions bien

affectueusement d'y condescendre, esperans qu'elle prestera d'autant

plus promptement I'oreille a nostre requeste qu'elle cognoist trop bien

(pour avoir este naguerres en ce pais) la tres grande necessite d'icelle

et le bien qu'en recevra toute la Christiente reformee et notamment les

Eglises de France par la fidele instruction que leurs Escoliers pourront

par ce moyen recevoir par de(d de I'un de leurs propres pasteurs en nostre

Academic. En confiance de quoy, etc. De Leyde, ce dernier d'Aoust
1619.

D' apres ce que du Moulin dit a Erpenius, Rivet est assez solide

en controverse, mais pas tres sur de son latin, ce qui le fera

1. Bronnen Leidsche Universiteit, t. II, p. 97*, deuxiemes instructions donn^es k
Erpenius par les Curateurs, le 31 aout 1619 : « Ende alzoo de voors. Heeren oor-
delen dat op dese tijt de voors. Universiteit wel dient geprovideert met een Fransch
theologant, zoo is verstaen dat geprocedeert zal werden tot het beroup van D"° N.
Biveto. »

2 Ibid., pp. 100*-101*.
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h^siter ^ accepter, puisqu'il doit enseigner en cette languc. C'est

aussi ce qui, jadis, faisait reflechir Wtenbogart car, obscrvait-il,

les etudianls de Leyde out I'oreille delicate a cet egard *. Du
Moulin semble sinc^rement marri de ne pouvoir, cette fois encore,

accepter 2
: « J'honore et respecte vos personnes, ccrit-il aux

Etats, et desire avec passion la prosperite de vostre estat et

voudrois y pouvoir contribuer, estimant vostre hien eslre le

nostre et me souvenant des meilleures annees de ma jeunesse.

»

Rebute de nouveau par le Consistoire de Paris, meme pour un
pret, Erpenius, d'ordre des Curateurs, se rabat done sur Rivet.

II s'informera aupres de Duplessis-Mornay et du professeur

hollandais de Saumur, Pierre Franconi Burgersdijk, si, avec de

i'exercice, le pasteur de Thouars ne pourrait pas arriver a

professer en latin. A Paris, on conseille beaucoup a Erpenius de

s'adresser plutot a Daniel Chamier (1570-1621), professeur a

Montauban.

Ce ne sont peut-etre pas formules de feinte modestie, que les

explications de Rivet dans sa lettre. Ne a Saint-Maixent le

2 juillet 1572 ^ il a ete appele a exercer le saint ministere, des

1595 *, avant d'avoir ses vingt-quatre ans accomplis et apres

avoir conquis, sous Daneau, a I'Academie d'Orthez, le grade de

maitre-es-arts, en 1592. C'est a peine si le soin de son troupeau

lui a laisse des loisirs pour continuer a s'instruire ; il a peu le

don des langues et ne maitrise guere que la sienne, dans laquelle

il a accoutume d'exprimer ses pensees. Cependant I'insistance

des autres I'enhardissent a prendre con fiance ; c'est a eux, au

prochain Synode du printemps, qu'il laissera la decision de

savoir s'il lui faut quitter sa patrie, son p^re, octogenaire, ses

parents et ses amis, pour I'avenement du Royaume de Dieu.

Quoiqu'il en soit, son esprit n'a jamais cesse d'etre tendu vers

les Eglises des Pays-Bas, et dans leur prosperite et dans leur

1. On se dcmande si ces ^tudiants hollandais comprenaient bien leurs niaUres
fran^ais quand ceux-ci faisaicnt leurs cours en latin, car la prononciation de nos
savants 6tait assur^inent, alors comme auiourd'hui, singulidrement difT^rente de la

leur. Les Hollandais ont, ainsi que nous, la mauvaise habitude d'accommoder les

voyelles et les consonnes latines aux phonemes de la langue indigene : le « g » de
« genus » devient une gutturale aspir^e qui eDt caus^ k Cic^ron un profond ^tonne-
inent et qu'il eCit H6 fort en peine de reproduire.

2. Bronnen Leidsche Universileil, t. II, p. 105*.

3. Cette date est contestee a tort par certains biographes. A la page 3 du Traitd
de la bonne vieillesse, dont la version fran^alse a ite terininiele ISd^cenibre 1650,
U 4crit : « 11 n'y a pas longtemps, s9avoir au second de juillet, au nouveau style qu'on
appelle, que 1 an 78 de mon aage, s'est achev^... »

4. Cf. Meursius, notice dc VAIhenae Batavae, Leyde, 1625, in-4<», p. 316.
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affliction. Cela est vrai, puisque son frere Guillaume Rivet avail

fait ses etudes a Leyde et que son maitre, Lambert Daneau,

y avait assume la charge de professeur de theologie i. En esprit

il a assiste au Synode de Dordrecht, n'ayant pu le faire en

personne a cause de I'interdiction royale.

Rivet avait-il fait relire sa lettre ? je n'en sais rien, mais

toujours est-il qu'elle est ecrite en excellent latin. La reponse de

la duchesse de la Tremoille qui I'accompagne est en fran^ais,

mais n'est pas moins interessante ; elle temoigne de la fidelite

de la princesse a son pays natal : « II est question de mon propre

pais, ou j'ay receii, apres ma naissance, mon education en la

piete, oil je possede encores les tesmoignages que ces Provinces

rendent a la memoire des travaux de feu Monsieur mon Pere ^ ».

Bien qu'elle regrette d'abandonner son chapelain, elle se sou-

mettra a la decision des Synodes qui se tiendront au printemps

prochain, et elle signe : « Charlotte Brabantine de Nassau,

duchesse doariere de la Tremoille. »

Du Plessis-Mornay est tres elogieux pour Rivet et ne dissi-

mule pas aux Curateurs les difficultes que feront le Synode pro-

vincial de mars et le Synode national de mai. Erpenius rentre de

France et depose, le 10 fevrier 1620, le rapport qu'il a redige sur

son voyage, avec la note de ses frais, qui ne sont pas aussi

elev6s que ceux de Scaliger, car ils se montent a 750 florins seule-

ment. Mais il est a peine rentre qu'on le fait repartir, tant Rivet

tient a cceur aux Curateurs, dont les nouvelles instructions sont

datees du 19 mars suivant. Erpenius doit plaider la cause de

rUniversite aupres des Synodes provinciaux et nationaux et

amener le pasteur aussitot avec toute sa famille et son mobilier,

en offrant 300 florins pour la traversee ^.

A la rigueur, I'Universite de Leyde serait satisfaite si le

Synode lui pretait Rivet pour cinq ou six ans. Resumer les

lettres adressees le 7 mars par les Curateurs au Synode provin-

cial du Poitou, reuni a Fontenay, et au Synode national, assemble

a Alais, serait s'exposer aux plus fastidieuses redites. Citons

seulement la phrase : « Ceterum cum non eam virorum ad hoc
idoneorum apud nos copiam habeamus, quam desideremus,

nostrique esse' officii videatur ut de lumine aliquo extero et

1. Cf. plus haut, chapitre ii.

2. Bronnen Leidsche Universiteit, t. II, p. 113*.
3. Ibid., p. 136*.
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quidem e regno Galliae pelito, Academiae nostrae prospicia-

mus... ^ » D'aulres leltres, datees du 20 mars, eii fran^ais cettc

fois, sont adressees par Ics Curateurs au due de la Tremoille

i la duchesse, qui va ^tre privee du precepieur de son fils, le

futur prince de Tarente, et par le Prince Maurice au Synode
national, au Consistoire de Thouars et enfin a sa soeur. Malgre

toutes ces belles recommandations, Erpenius est assez mal
accueilli par I'interesse lui-meme, dont la femme u'a aucune

envie d'aller en HoUande ^. Leurs peres qui ont, chacun, pass^

quatre-vingts ans, font beaucoup d'objections et disent que
cetle separation « mettrait leurs cheveux blancs au iombeau »

;

tout cela sans prejudice des diHicultes que feront les Synodes.

Cependant Rivet s'inclinera devant leur volonte et celle de

Dieu.

Un jeune HoUandais, qui est le pensionnaire du pasteur, con-

firme a Erpenius que la femme de Rivet a fait des scenes a son

mari: Lamenagerehesite, non qu'elle tienne a 1' argent, maisparce

qu'il est dur de quitter sapatrie, oil Ton a un traitement sufHisant

pour vivre et meme pour faire des economies, et d'aller s'etablir

dans un pays etranger, oil la vie est chere, etavec un traitement

qui ne permettrait pas de joindre les deux bouts. Rivet n'est

pas mal installe, a une belle maison, est aime des siens et de ses

amis ; pour gagner I'epouse, il faudrait peut-etre oflrir un traite-

ment superieur. En somme, le pasteur espere que les Synodes

refuseront ; cependant, plus Erpenius le frequente, plus il lui

parait I'homme qu'il faut a I'Universite, Aussi est-ce avec

eloquence qu'il plaide devant les chefs de famille de Thouars, leur

remontrant qu'il parlait au nom des Etats de HoUande et de

son Excellence le Prince d'Orange, lesquels avaient tant fait

pour la Religion Reformee et avaient tant d'affection pour les

Egiises de France qu'eux et leurs sajets souffraient de leurs

raalheurs comme si c'etaient les leurs ; mais Erpenius a I'impres-

sion de se cogner la tete au mur, comme il le dit lui-meme ^

Si grande est la celebrite de Rivet que beaucoup d'etudiants

en theologie comptent le suivre s'il se rend a Leyde *. D^ja ils

viennent des academies de France, pendant les vacances, dans

1. Bronnen Leidsche Universileit, I. II, p. 14C*.
2. Ibid., p. 152* et 172*.
3. Ibid., p 158*.
4. Ibid., p. 162*.
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ce « trou de Thouars, pour apprendre de lui I'art de la predica-

tion et de I'exposition », au reste les discours theologiques

qu'Erpenius lui a entendu prononcer lui ont extraordinairement

plu et ont accru son desir de I'obtenir du Synode provincial,

remis au 4 juin. En attendant, il briguera le concours de Mon-
sieur Clemenceau, de Poitiers, qui a beaucoup d'influence sur

le Synode et qui est sans doute le meme que celui que nous avons

vu immatricule a Leyde. II se rendra aussi a Saumur pour s'y

entretenir avec Monsieur du Plessis et y revenir un instant,

dans la bibliotheque, a ses cheres etudes.

Le 11 mai 1620, les Curateurs permettent a Erpenius d'olTrir

a Rivet, outre le traitement promis de 1.200 florins, quatre ou

cinq cents florins de gratification, sous pretexte de preches

dans la communaute fran^aise de Leyde, bien que celle-ci soit

pourvue de pasteurs reguliers ^. Enfin, le 8 juin, le Synode pro-

vincial reuni a Fontenay, accorde Rivet a Erpenius, sous reserve

de I'approbation du Synode national, a qui I'eglise de Thouars

en appelle ^. Le Synode afTronte, il s'agit de gagner la femme et

c'est plus difTicile ; elle se tient si mal que le bon Erpenius ne

salt comment la depeindre. Elle dit qu'elle ne veut pas partir et

ne partira pas, que si son mari veut y aller, il y aille tout seul

et, si elle ne trouve pas a se nourrir, qu'elle se mettra en service.

Elle tient des propos si excessifs qu'on la croirait folle, dit son

mari, qui n'ose plus lui parler. Elle ne veut pas meme ecouter la

lettre de son beau-frere, Monsieur de Chanvernon ^ et elle dit

que c'est la cupidite et I'ambition qui poussent son mari a

accepter; c'est pourquoi elle ne veut pas le suivre : qu'il parte

avec les enfants, cela lui est pgal, elle ira mendier. « En somme,

ajoute Erpenius avec cette espece d'humour particulier aux Hol-

landais, « Mademoiselle » Rivet a une tete, et elle m'accuserait jus-

tement de mensonge si je disais qu'elle n'en a point. » Erpenius

lance sur « Mademoiselle » Rivet, pour la calmer, la duchesse de la

Tremoille elle-meme, mais en vain. Elle aime mieux mourir tout

de suite que de partir pour la Hollande. On craint qu'elle ne

1. Bronnen Leidsche Universitcit, t. IT, p. 163* : « Franchoysche gemeente ».

2. Ibid., p. 168*. La conversation d'Erpenius et de Rivet, rapportee par I'ani-

bassadeur de I'universite avec les longueurs habituelles aux Hollandais, qui sont
volontiers « uitvoerig » et • breedvoerig », est amusante ; elle est malheureusement
traduite en neerlandais.

3. Guillaume Rivet, sieur de Chanvernon. II avait et6 inscrit k 1' University de
Leyde, le 28 octobre 1598 et y avait etudie pendant quatre ans, d'apres ce que dit
Erpenius, p. 173*. Cf. aussi plus haut, p. 230.
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devienne malade ; elle menace de lomber dans I'inconduitc ct

I'impiet^, sans qu'elle puisse en ^tre, afTirme-t-elle, rendue res-

ponsable devant Dieu. H61as ! la pauvre dame avail raison de

craindre. Suzanne Oyseau devait succomber, apr^s vingt-cinq ans

de manage, quelques mois apr^s le depart de son man. C'est

un vrai cas de pressentiment funeste, comme il y en a dans les

tragedies de I'epoque ^.

En cet orage domestique, Rivet flotte dans la plus grande inde-

cision, craignant egalement de mecontenter son epouse et les

Etats. II sufTit que le mari ait I'air de ceder, pour que la femme
se contente de sa victoire sans I'exploiter. Elle accepte une trans-

action proposee par Erpenius : le ministre promet de partir

pour deux ou trois ans seulement, laissant son menage a Thouars.

II n'emmenera que ses deux aines, dont le plus age a deja

vingt ans, quelques livres, un peu de linge et des meubles.

Rivet a si peur qu'elle change d'avis qu'il demande a Erpenius

de Tester jusqu'au depart, fixe au mois d'aout, d'autant plus que

les Academies de Saumur, Nimes et Montauban se mettent a

faire des demarches pour avoir un professeur si prise a I'etranger

qu'ils commencent a en comprendre la valeur. Le bagage sera

embarque a Nantes, tandis qu'eux passeront par la Belgique,

avec des passeports accordes par Marie de Medicis. En attendant,

Erpenius s'assure par un contrat en due forme, qui est du

10 aout^ et qui confere au pasteur la deuxieme chaire de theologie

(Explication du Vieux Testament) pour 1.200 livres fran^aises

de vingt sous, plus 300 livres d'indemnite de logement, plus

500 livres pour I'Eglise Wallonne ^ soit 2.000 livres ou francs,

c'est-a-dire 666 ecus de France, plus 40 sous. Peut-etre les

Hollandais gagnaient-ils au change a stipuler en francs, non en

florins, alors nominalement equivalents. Done apres vingt-cinq

ansde ministere, a I'age de quarante-huit ans, Andre Rivet quitte

Thouars, le due de la Tremoille, son eleve, la duchesse et ses propres

ouailles, « suorum visceribus avulsum », arrache a leurs cn-

trailles, comme ecrira du Plessis-Mornay aux Curateurs et

Bourgmestres *. Le jeune Pineau, encore enfant, fut si frapp6

1. Rivet se remarla tr6s vite ; il dpouse, dds la fin aoOt 1621, k Londres, Marie du
Moulin, soeur de Pierre et veuve du capitaine Antoine des Guyots, tu^ au siege

d'Amiens.
2. Bronnen Leidsche Universileit, t. II, p. 185*-6*.
3. Ibid., p. 186*.
4. Ibid., p. 194*.
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que, vingt-six ans plus tard, il ecrira a son oncle, le 23 novembre
1646 1

: « Je me souviendray toute ma vie de ceux [des regrets]

qui furent temoignes par tout le general de notre pais, mesme
par les adversaires, lorsque vous pristes conge du Poitou. II

semble y avoir encore quelque Echo dans nos bois de la Tro-

niere, qui retentit des cris eclatans qui y furent jettes par la

bonne compagnie, qu'une affection extraordinaire avoit obligee

de yous y venir conduire. »

Erpenius, Rivet et ses deux fils, partis de Thouars, le 21 aout

pour Paris, arrivent a Leyde le 26 septembre 1620, apres avoir

passe par Sedan, Namur, le Brabant, la Flandre et la Zelande 2.

Thomas van Erpen, car c'est la le vrai nom d' Erpenius, conden-

sera ses impressions de voyage en France en un guide, dont la

preface est datee de Leyde, 29 octobre 1624 : n De Peregrinatione

Gallica utiliter instituenda Tradaius ^ », ou il exige avant tout

du jeune voyageur la parfaite connaissance du frangais, qu'il

possedait certainement aussi. Le 28 septembre. Rivet est salu,e

par le vice-Recteur et ses assesseurs; le 13 octobre il est consacre

docteur en theologie par son collegue Polyander ; le 14, il fait

sa leQon inaugurate. Une semaine auparavant ^ les Curateurs

et Bourgmestres avaient fait savoir a du Moulin : « Andre Rivet est

enfin parmi nous, sain et sauf, et nous nous en felicitous beau-

coup pour nos Universites et nos Eglises. » Le meme jour, ils

s'etaient adresses aussi au Synode National d'Alais, pour qu'il

confirmat la decision du Synode provincial du Poitou, cequi fut

fait le 28 novembre 1620 avec accompagnement de felicitations

pour avoir etouffe la peste de I'Arminianisme. On trouve la la

marque de du Moulin, auteur de VAnatome Arminianismi, paru

a Leyde en 1619. Rivet, que les signataires de la lettre con-

siderent comme une des principales lumieres de leurs Eglises,

est accorde par eux pour deux ans seulement : il en resta

trente.

Un peu avant, 31 juillet, les « Pilgrim Fathers » avaient quitte la

maison de Robinson, qui est en face de I'Eglise Saint-Pierre de

Leyde, pour se rendre en Amerique sur le May Flower. Us
debarquent, le 22 decembre 1620, dans la bale d'Hudson, au cap

1. Bibliotheque de VUniversite de Leyde, Ms. Q 28G, t. Ill, f" 83 1°.

2. Bronnen Leidsche Universiteil, t. II, p. 194*.
3. Gf. Brunot (F.), Histoire de la langue francaise, Paris, Colin, in-8°, t. V, 1917^

p. 229.
4. Bronnen Leidsche Universileit, t. II, p. 191*.

1
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Cod et y bAtissent New-Plymoulh *, dale imihense dans I'liis-

toire du monde ! Peut-etre lAivel s'iiiteressa-l-il a eux, car sa

sympalhie allaiL naluivlleiueul aux persecutes, quaiid ils paila-

geaieiit son rigorisme.

Sa presence a Leyde y a attire beaucoup dVtudiants en

theologie frangais, puisque, ecrivaul au duo de la Tremoille,

le 8 mai 1623, pour qu'il leur laisse Rivet, les Curaleurs et Bourg-

mestres ^ parlent de « conlinuer icy son service, non seulement a

nos eglises, mais aussi a celles de France, lesquclles, depuis son

arrivee, y ont tousjours eu bon nombre d'escholiers, qui unl besoin,

pour diredeur de leurs esludes, d'un professeur de leur nation »

« et puis que le dit S^ Rivet, continuent-ils, est accoustume avec

nous et que sa demeure en ce lieu a si bien succede, il importe,

pour le public des uns et des autres, que sa vocation ne soit f>oint

interrompue. » Cette lettre et d'autres de semblable teneur.

Rivet les emporte en France, ou il a ete autorise a retourner

pour trois mois, afin d'y mettre ordre a ses affaires,

Un peu plus tard, par leur missive du 13 aout 1623, adressee

au Synode national siegeant a Charenton ^ ils prient que,

cette fois, on leur abandonne definitivement Rivet. Ceci est

refuse, mais on le leur accorde jusqu'au Synode suivant, en

faveur des nombreux etudiants fran^ais qui vonteludier a Leyde
les Belles-Lettres et la Theologie sacro-sainte, A son retour,

Rivet reclame le prix du transport de ses meubles et de sa biblio-

theque, par mer, de Nantes a Rotterdam : on lui donna

200 florins *.

Le synode national d'Apt demande Rivet pour I'Acad^mie de

Montauban ou celle de Saumur, mais les Curaleurs ne reagissent

pas ^. L'Eglise de La Haye, de son cote, I'appelle comme pasteur

de I'EgUse fran^aise, decision que ratifie le Synode des Eglises

Wallonnes, tenu a Leyde en avril 1630 *.

En Janvier 1632 ', le Prince d'Orange, par I'intermediaire

dc son secretaire, Constantin Huygens, obtient des Curaleurs

qu'on lui cede le professeur Rivet, a qui il veut confier 1' « ins-

titution et nourriture » de son fils, le jeune prince Guillaume.

1. Lavisse et Rambaud, Hisloire G^ndrale, t. V, p. 946.
2. Bronnen Leidsche Unioersileil, t. II, p. 200*.

3. Ibi({., p. 20l».
4. Ibid., p. 116-117. Resolution du 9 f^vrier 1621.
5. Ibid., p. 209*. Lettre du Synode du 7 octobre 1626.
6. Livre sijnodal, p. 353.
7. Bronnen LeiUsche Unwersileil, t. II, p. 163. Resolution du 26 Janvier 1632.
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Rivet garde le titre de professeur honoraire de theologie a

I'Universite de Leyde, sa place au Senat lui etant conservee

ainsi que son rang. II fait, au debut de mai 1632, sa le^on

de cloture, mais ses rapports avec I'Alma Mater restent

•constants ^.

II intervient dans la nomination de Saumaise, dans I'appel

adresse a Jacques Godefroy a Geneve ^. II s'interpose avec

Polyander et Isaie du Pre, pasteur de I'Eglise frangaise de Leyde

entre Saumaise et Heinsius, en mai 1640 ^. C'est lui encore qui

:sert d'intermediaire pour faire venir Spanheim, de Geneve a

Leyde, en 1642*.

A la Cour, son role depasse les devoirs de sa charge de precep-

teur et de chapelain. II fut charge d'aller negocier en Angle-

terre le mariage de Marie, fille d'Henriette et de Charles I,

done petite-fille de Henri IV et de Marie de Medicis, et il

I'obtint pour son eleve, le futur Guillaume II ^.

En 1646, ses services devenus inutiles, il est choisi

•comme curateur d'une nouvelle Universite hollandaise, I'Ecole

illustre de Breda, qu'il inaugura, en 1646 ^ par un sermon

«en frangais. II n'eut rien de plus presse que d'y appeler, comme
professeur, un theologien de ses compatriotes, nomme Dauber,

alors que precisement un autre theologien frangais, Desmarets,

avait succede a Gomar a la chaire de I'Universite de Groningue,

des 1642. La theologie protestante frangaise, malgre la mort de

Polyander en 1646, gardait ses droits et sa place aux Pays-Bas.

Rivet s'eteignit la plume a la main, apres douze jours de

€ruelles souffrances, le7 Janvier 1651, a 78 ans 6 mois ^ soutenu

par sa seconde femme, Marie du Moulin ; mais il n'avait pas

besoin d'une telle aide : il avait celle de Dieu et la sienne propre,

•en cette meditation sur la bonne vieillesse, dont les preceptes

ont du r aider dans I'epreuve *.

1. L'usage des lemons solennelles de cloture s'est conserve en Hollande, de mdme
que celui des lemons inaugurales ; a partir de ce moment, Pineau adresse ses lettres :

•« M. Rivet, gouverneur de Mongr. le jeune prince d'Orange k La Haye » (Bibliotheque
de Leyde, Ms. B. P. L. Q 286, T. I).

2. Bronnen Leidsche Universiteit, t. IL p. 229. Res. 11 Janvier 1639.
.3. Bronnen Leidsche Universiteit, H, p. 247.
4. Ibid., p. 268 k 270.
5. Haag, La France Protestante, I'e M., t. VIIT, p. 441.
6. Van Goor (Th. E.), Beschryving der Stadt en Lande van Breda ; La Haye,

1744, un vol. in-fol. pU.
7. La derniere lettre du t. IV de la correspondance de Pineau, f" 135 verso, est

datee de Paris, le 9 decembre 1650. J'ai sous les yeux la copie du testament fait

par Rivet et qui se 1 rouve aux Archives municipales de La Haye.
8. Ms. B. P. L. Q 286, t. IV, i° 123 recto : « Nous attendons avec impatience votre
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Nous ne pouvons songer k donner ici un tableau de la mulliple

activity de ce digne ministre. Ce ne serait pas Irop de consacrer

un livre au grand theologien orthodoxe fran^ais elabli en Hol-

lande, et qui n'est pas moins considerable en son genre, bien que
la portee de son oeuvre soil moins generale, qu'un Doneau, un
Scaliger, un Saumaise.

Pour notre dessein, il sufTit de marquer sa place et de dire que,

pour la periode de 1620 a 1632, c'est lui qui represente, a I'Uni-

versite de Leyde, non sans eloquence et non sans eclat, la pensee

fran9aise sous son aspect calviniste, comme de 1579 a 1587, Ty
avait representee Doneau, comme de 1593 a 1609, I'y avail incar-

n6e Scaliger, comme de 1632 a 1653 la personnifiera Saumaise.

Calviniste, il Test, ce quinquagenaire deja connu en 1620

par son Isagoge seu Introdudio generalis ad Scripturam sacram

V. et N. Testamenti (Dordrecht, 1616), et le reste de son exis-

tence se passera a maintenir la doctrine du Synode de Dordrecht

sur la predestination. II I'avait approuvee a I'avance, parce

qu'elle etait selon son coeur, sa foi, sa tradition. Quoi d'etonnanl

si la Maison d'Orange s'associe Rivet, puisque sa puissance

s'appuie sur les meme> dogmes, bien qu'elle les envisage,

Frederic-Henri surtout, sous Tangle politique plus que sous

Tangle religieux.

La bataille ne se livre plus guere sur le territoire hoUandais, ou

TorthodoxieTaemporteparTexecutiond'Oldenbarneveldt, par la

prison, puis Texil d'un Bertius et d'un Grotius ; mais justement

c'est en France que Grotius apporte la semence de bonne doc-

trine « remonstrante » et liberale et il y trouve un grand disciple

:

Amyraut. Contre la predestination calviniste, Tecole de Saumur,

dont celui-ci est le chef, erige le principe universaliste, qui

n'exclut personne de la Grace et se rapproche singulierement, sur

ce point, des opinions jesuites.

Ainsi dans le courant du xvii® siecle, et precisement vers la

meme date de 1640, les deux camps, catholique et protcstant,

56 divisent sur la meme question (qui, au fond, est celle de la des-

tinee humaine) du bien et du mal, de la toute puissance et de Tin-

tervention de Dieu dans les actes et dans le cceur de Thomme.

^pitre de Seneclule bona ; ibid, fo 126 recto, 10 octobre 1650 : * Mr Conrart, lequel
est ravi de ce que vous avez envle de nous donner en plus d'une langue votre
meditation sur la bonne vieillesse. » Ibid., f» 128 recto, de Paris, 5 nov. 1650 : « J'ai
trouv6

I
Chez le tils de M. Le Vasseur] 13 exeniplaircs de v6tre cxcellente Epitre

De Seneclule bona. »

20
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Sans vouloir analyser I'cEuvre de Rivet, on pent trouver dans

les nombreux. papiers que conserve la Bibliotheque de I'Uni-

versite de Leyde, des traces vivantes de son activite. II y a

surtout la correspondance de son neveu Andre Pineau ; nous

y avons deja pulse souvent et nous voudrions attirer sur elle

r attention des historiens de la litterature.

Andre Pineau, neveu et filleul d'Andre Rivet, n'est ni un genie

ni un grand ecrivain, c'est un honnete precepteur protestant,

mais qui, aimant passionnement Paris, s'y accroche, s'y engage

dans des families influentes et finalement echoue chez I'ambassa-

deur de Hollande, frequentant des gens en vue, les libraires de

la rue Saint-Jacques et ceux du Palais, a I'affut des nouveautes

et des scandales et ponctuel a en instruire son vieil oncle,

assez friand de ce qui se passe dans la republique des lettres

et a la Cour, sur lesquelles Son Excellence Frederic-Henri, le

secretaire Constantin Huygens et les princesses ne manquent
pas de I'interroger.

Source precieuse, que ces missives d'un homme instruit,

dont I'elegance et la facilite de style nous permettent, par

comparaison avec celui de Rivet lui-meme, de mesurer le progres

que I'influence de Balzac a fait faire a tons les lettres. Ses

allees et venues jettent un jour singulier sur la tolerance fonciere

de la premiere moitie du xvii^ siecle. Zele huguenot, Andre

Pineau ne manque pas un preche de Charenton, pas un Synode,

pas une visite chez M. Daille, M. du Moulin, M. Sarrau,

aupres desquels il sert de messager a son oncle, mais il ne

va pas moins aux Minimes, chez le Pere Mersenne, qui I'ac-

cable de gentillesses a I'intention d'Andre Rivet. Rien de plus

touchant aussi que les visites hebdomadaires de Pineau au

convent de Montmartre oil ces dames s'enquierent avec tendresse

du vieillard calviniste, dont M. de Conde achete les oeuvres a la

foire Saint-Germain ^.

Dans les lettres de Pineau, il n'est pas seulement question de

la Cour, ou il accompagne I'ambassadeur de Hollande, qui I'a pris

comme precepteur de son fils, mais d'un Daille, dont les sermons

ne sauraient etre oublies dans une histoire de la chaire fran^aise.

« J'ay ete auditeur et un des admirateurs de ce grand Predicateur »,

1. Bibliotheque de I'Universit^ de Leyde, Ms. Q 286, t. I, f° 91 recto ; de Paris,
le 27 fevrier 1644 : Je vous diray avoir veu vendre quelques exemplaires de vfttre

Prince Chrestien dans une boutique de la foire Saint-Germain, oil M. le Prince de
Conde, fort curieux de livres, I'avoit entre les mains, ce que J'ay aussi veii. »



UN TH^OLOGIEN ORTHODOXE I ANDRfe RIVET 307

6crit Pineau de Paris le 17 mai 1647 : « II est aujourd'huy 6cout6

avec un applaudissement universel, ayant ce don particulier de

ragrement el de rendre la Theologie bien disante... » *; uaussi

sont-ils [ces sermons] * des plus estimez, mesmes par les plus

grands Predicateurs de I'Eglise romaine, qui les recherchent

curieusement chez nos libraires et en admirenl I'eloquence. »

Cesouci de la forme repondaux exigences d'un public qui est aussi

celui de nos premiers classiques : « Madame ndtre Duchesse [de

la Tremoille] a trouve le nouveau temple [de Thouars] fort beau
et bien rempli le jour de la Sainte C^ne. Mais on dit qu'elle fait

un peu la d6goiitee des Ministres de campagne et regrette tou-

jours les presches de Charenton. Les deux dimanches derniers,

nous y avons este presches par des Pasteurs du Pays d'Adieu-

sias, qui n'etoient pas bien intelligibles aux habitans de celui

de Dieii voiis conduise. lis ont le zele meilleur que la Langue.

Leurs expressions faisoient quelques fois tort a leurs pensees, ce

qui ne plaisoit pas a la delicatesse de ceux qui ne peuvent soufTrir

de stile tant soit peu licentieux, et qui appellent barbare tout

ce qui n'est pas de la Cour. »

« lis ont de la peine, poursuit Pineau ^ d'ecouter les Predica-

teurs qui ne veulent rien donner a I'agrement et qui croyent que
c'est faire chose injurieuse a la Theologie de la rendre bien di-

sante. C'est en quoy ils disent que Monsr. Daille leur fait honte,

le nommant V Incomparable et etans ravis de voir que sa pro-

fonde doctrine est toujours si dignement secondee de son

eloquence. » Chez ce disert Poitevin, frequentent le pasteur

Drelincourt, qui fera en 1649 un« excellent sermon sur la paix »

*

et aussi Sarrau, quand il n'est pas en son siege de Rouen, et

Conrart ^ quand il n'est pas aux eaux de Bourbon-rArcham-
bault ou au Louvre, car la « bonne societe protestante » tient le

haut du pave et est fort bien en cour chez le Cardinal de Riche-

lieu comme chez le Cardinal de Mazarin. Sarrau ou Sarravius

est ce conseiller au Parlement de Rouen, dont le nom se retrouve,

comme celui de Conrart, a toutes les pages de I'histoire litteraire

de la premiere moitie du xvii® si^cle. 11 semble s'etre brouill^

avec Rivet a cause des Amyralistes : « Quant k I'interruption du

1. Bibliothfeque de I'Universit^ de Leyde, Ms. Q 286, t. Ill, f« 126 verso.
2. Ibid., fo 122 recto : lettrc du 26 avril 1647.
3. Ibid., fo 49 verso ; de Paris, le 6 juillet 1646.
4. Ibid., t. IV, fo 80 verso.
5. Ibid., t. IV, fo 130 verso.
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commerce de M. Sarrau avec vous, Monsieur, ecrit Pineau le

15 juin 1646 \ je ne sgay pas a quoy Tattribuer; mais j'ay

remarque en plusieurs rencontres qu'il soutient et defend la

cause de Monsr. Amyraut avec beaucoup de vehemence et que,

de juge, il est devenu partisan. »

Vers 1650, Rivet et Amyraut 2, sous I'influence de la duchesse

de la Tremoille, se reconcilierent : Rivet, approchant de sa fm,

voulait faire sa paix avec les hommes avant de la faire avec

Dieu. Avec un apostat comme La Milletiere, par centre, aucun

rapprochement n'etait possible ^.

II serait injuste cependant de ne voir en I'ancien pasteur de

Tiiouars qu'un fanatique etroit : il lit et accueille les produc-

tions des catholiques, comme les Lettres Spirituelles et Chres-

iiennes de feu Monsieur de Saint-Cyran. II est vrai qu'il se

trouvait sur la question de la grace, nous I'avons vu, plus en

harmonic avec les Jansenistes qu'avec les Amyralistes.

Rivet est un homme grave, il abhorre les perruques qui com-
mencent a etre a la mode en HoUande, vers 1645, et il en proscrit

r usage dans un ecrit latin. II deteste et condamne le theatre

et c'est pourquoi, malheureusement, Pineau ne lui parle pas des

chefs-d'oeuvre de Corneille ; il n'a pas moins horreur de la danse,

mais il ne repugne pas au badinage : « Nous avons veil, lui

ecrit Pineau *, en une mesme semaine le commencement
et la fin du Synode. On y a depose un Ministre, pour cause

d'Adultere avec une veuve de son diocese, quoy qu'il ait encore

sa femme, a laquelle il n'a point fait conscience de planter des

cornes. Elle n'a pas de quoi lui rendre la pareille, a ce que Ton
dit. Je ne sgay ce qu'il veut faire de deux femmes, puisque tant

d'autres de ses collegues se trouvent bien empesches d'une

seule. »

II s'enquiert de Scarron, sur qui Pineau lui donne, le l^r oc-

tobre 1650, les renseignements que voici ^
: « Quant a I'Autheur

de la Requeste Burlesque, dont vous m'escrives, il est le propre

fils de ce Monsieur Scarron I'Apostre, que vous aves autrefois

veil a Paris. Je vous puis bien assurer que cettui-ci est encore

1. Bibliothfeque de I'Universitd de Leyde, Ms. Q 286, t. Ill, f° 43, recto.
2. Ibid., t. IV, fo 110 recto. Sur la querelle de Rivet et Amyraut de 1644 k 1650,

voir Haag, La France Protestante, 2* M., t. I, col. 187-189, col. 197, col. 200.
.3. Ms. Q 286, t. II, f° 21 recto.
4. Ibid., t. Ill, fo 118 verso ; de Paris, le 5 avril 1647.
5. Bibliotheque de l'Universit6 de Leyde, Ms. Q 286, t. IV, f" 124 verso et 125

recto.
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moins Papiste que son P^re et qu'il n'est pas ennemi de noire

Religion, II a veii, par mon moyen, les excellens sermons de

Monsr. du Moulin et ceux de Monsr, Daill^, a cause de leur Ele-

gance. J'ay le bonheur de le voir souvent, comme elant son

voisin d'environ cent pas. »

Rivet ne refuse meme pas un rondeau assez raide sur les

Amours de Monsieur de Chabot et de Mademoiselle de Rohan ^
si raide que nous n'osons pas le reproduire ici, bien que le theolo-

gien de Leyde ait pris soin de le faire relier avec les letlres de

son neveu. II est vrai que Rivet est ne au xviesiecleetlapudeur

verbale du xvii^ lui est inconnue. II ne recule pas devant le

mot, s'il a horreur de la chose : le siecle oil il mourut faisait

peut-etre I'inverse.

Grace a la correspondance de Pineau et de Rivet il n'est pas

diflicile de penetrer en son prive. II travaille debout : « Je leur

fis remarquer, ecrit le neveu le 18 juin 1650 ^ que vous n'estes

jamais assis en vostre Bibliotheque et, par consequent, c'est a

bon droit que vous avez envie,aussi bien qu'un ancien Empereur
de mourir debout en vos exercices spirituels. » Ce detail est

confirme par lui-meme au debut du traite de la bonne uieillesse^

Ecrit a 78 ans, aupres de sa femme : « Je suis venu devant vous

pres de neuf ans entiers, et il n'y a pas long temps, s^avoir au

second de juillet aunouveau style qu'on appelle, que Tan 78 de

mon aage s'est acheve, auquel Dieu par sa grace, m'a jusques

a present conserve Marie du Moulin, ma femme, laquelle compte

la 76® annee de sa vie, et de nostre mariage, la 30«. Tons deux

graces au Seigneur, jouissons d'une vieillesse assez vigoureuse,

moy particulierement qui, d'ordinaire, me pourmene ou me tiens

debout le plus souvent, lisant et escrivant
;
qui suis rarement

assis et n'ay encore besoin de lunete, quoy que, depuis plusieurs

annees, elles ayent este necessaires a ma femme comme aussi k

son tres celebre Frere, qui mesurpasse en aage prcsque dequatre

ans et lequel, par un rare exemple, jouita present d'une ferme

sante, avec les mesmes poinctes d'esprit, desquels il n'a rien

rabbatu, faisant encore ses charges en I'Eglise et en I'eschole

avec grand edification et progrEs de ses auditeurs et de ses

estudiants. »

1. Bibliotheque de rUniversity de Leyde, Ms. Q 286, t. I, f» 10 recto.

2. Ibid., fo 180 recto.
3. La Bonne Vieillesse, p. 3.
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Mari et femme souffrent d'incommodites, elle, de rhumatismes

articulaires, et lui, de coliques nephretiques, mais ils se main-

tiennent, Leur famille est nombreuse, comnie il convient a un
pasteur, maisil s'y fait des vides cruels, telle la perte dece Mon-
sieur de Montdevis, son fils aine, qui sert Frederic-Henri comme
gentilhomme ^ et dont la mauvaise conduite lui avait cause

maint tourment. II se console par la presence du petit-fils

qu'il a recueilli et il lui apprend a bien garder cette tradition de

la langue fran^aise que les refugies de Hollande n'ont jamais

voulu perdre. « Que sa prononciation, ecrit Pineau, soit aussi

bonne, aussi distincte et aussi agreable que la votre. »

Sans doute, Rivet salt que son style n'a pas la politesse du

temps, qu'il sent trop le provincial et qu'il garde trop

d'archaismes, il s'en excuse aupres de Conrart dans la dedicace

de la Bonne Vieillesse, Breda, le 15 decembre 1650 : « Vous n'y

trouverez pas un agencement de paroles digne de vos oreilles,

ni un style du temps qui puisse passer pour bon entre ceux qui

raffinent a present un langage duquel je n'a}^ jamais appris la

politesse. Vous prendrez en consideration. Monsieur, que je suis

Poictevin et qu'il y a trente ans que j'habite entre les estrangers

de ma nation. Ce sera done assez si j'ay puexprimerintelligible-

ment mes conceptions, en sorte que je puisse estre entendu. Je

le seray aisement par vous, qui sgavez parfaictement I'elegance

de nostre langue et qui vous pouvez toutesfois accommoder au

plus grossier dialecte des provinces. »

II n'en demeure pas moins qu'Andre Rivet fut un des maitres

d'eloquence de I'Eglise Wallonne et chacun sait que celle-ci a

profondement agl sur I'eloquence de la chaire hollandaise.

Seulement, on avait coutume d'attribuer cette influence aux
grands refugies d'apres la Revocation, aux Basnage, aux Sau-

rin, aux Jurieu ^ et c'est a Rivet et a Des Marets qu'il faut, en

partie, en faire remonter I'origine.

1. Bibliothfeque de I'Universitd de Leyde, Ms. Q 286, t. Ill, f 107 recto. Pineau
6crit de Paris le 8 f^vrier 1647 : « J'ay et6 incroyablement surpris de la triste nou-
velle que fay trouv^e dans la derniere lettre dont vous m'av6s honor^ du 23« du
pass6. »Dans la lettre suivante, 22 f6vrier, Pineau lui offre des consolations un peu
rudes (f° 108 recto) : « Je m'asseure qu'apres ces premieres pointes de douleurs vous
n'aur^s pas manque de vous servir sagement des remedes qui vous sont salutaires... »

Le frfere de Pineau, du Breuil, s'^tait engage aussi au service de Hollande. Cf. t. Ill,
fo 7 T° et passim.

2. Dans les lettres de Pineau, il est maintes fois question de M. Jurieu, le pasteur de
la Rochelle et aussi de la petite Mademoiselle Jurieu, qui a 6t6 en Hollande : encore
des conducteurs du Refuge. II est question ^galement de la fille de Pierre du Moulin,
qui s'appelait Marie, comme sa tante, « Mademoiselle Rivet ».



CHAPITRE XIV

LE PLUS GRAND PHILOLOGUE DU XVII® SINGLE : ClAUDE SaUMAISE
(1632-1653)

Si, de 1620 a 1632, Rivet representa la France a rUniversite

de Leyde, c'est a Saumaise que revint Thonneur de le faire, avec

combien plus d'eclat, de 1632 a 1653. Saumaise, c'est le Scaliger

du XVII® siecle. 11 Test, quoique avec moins de genie, k tous les

egardset de toutes les famous. C'est sa faiblesse, car I'epoque n'est

plus a la science envisagee comme renaissance des lettres et

du savoir antique, mais c'est aussi sa force, car sa connaissance

des Grecs et des Remains n'est pas jnoins remarquable que celle

de son illustre predecesseur.

Que ce soit I'Universite de Leyde qui, une seconde fois, ait

oiTert un sur et honorable asile au plus grand philologue fran^ais

du temps, a vingt ans de distance, ce n'est point un hasard,

c'est un choix, une volonte bien arretee ; c'est aussi et surtout

une preuve de ces rapports intellectuels etroits entre la

France et la Hollande, que nous avons pris a tache de montrer

dans la premiere moitie du xvii® siecle.

Saumaise, selon son propre temoignage ^ etait ne le 15 avril

1588, a Semur-en-Auxois, d'une famille noble de Bourgogne ;

son pere, Benigne Saumaise, etait seigneur de Tailly, Bouze et

Saint-Loup, et conseiller au Parlement de Dijon, depuis 1592

jusqu'a sa mort, survenue le 15 Janvier 1640. £rudit,

comme beaucoup de ses confreres, il traduisit en vers fran^ais

la geographie de Denys d'Alexandrie. « Poene te solo praeceptore

usus j», ecrit Saumaise a son pere dans la dedicace du de Pallio.

II etait catholique, mais sa femme, Elisabeth Virot, etait

huguenote.

1. Haag, La Prance Protestantc, V id., t. IX, p. 149 k 173.
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Le jeune Claude, aine des fds, est envoye a Paris en 1604.

Comme pour Erasme et Scaliger, I'influence de la capitale sor-

bonique fut, surlui, decisive. Sa philosophic achevee,ildemande

a son pere, sur les conseils de Casaubon, I'autorisation d'etudier

a Heidelberg, aupres de Godefroy : « Allez done «, lui

repondit-il, car « je yous veux monstrer en cela que je suis

plus indulgent pere que vous n'estes obeissant fiis. » Allusion,

san,s doute, a ce qu'il pratiquait ouvertement la religion

reformee, sans tenir compte de la volonte de son pere qui,

sous I'empire de considerations humaines, desirait qu'il ne

la professat que secretement. Ainsi s'exprime Casaubon, dans sa

lettre au Conseiller Lingelsheim. II parle de lui a Scaliger comme
d'un jeune homme «ad miraculum doctus». Saumaise s'epuise a

passer au travail deux nuits sur trois ; il decouvre a la Bibliotheque

Palatine, dont Gruter lui facilite I'acces, le recueil d'Epigrammes

d'Agathias. Casaubon le morigene doucement en latin : « Sou-

viens-toi, tres docte Saumaise, de ce que je t'ai si souvent preche

dans mes lettres, d'etre prudent, d' avoir egard a la sante de ton

petit corps debile. Je savais I'ardeur de ton esprit et sa propen-

sion a imposer au corps plus que ses forces ne pouvaient sup-

porter. »

N'ayant pas ecoute les conseils du vieillard, ce qui est le

propre des jeunes gens, il tombe malade et se voit prescrire un
repos complet, mais ce Bourguignon ardent le supporte mal et

il cherche a se guerir du travail par 1' amour, dans lequel il se

jette avec la meme violence. II se prend «non pas a aimer », dit-

il, car il n'aime vraiment que les livres, mais « a faire 1'amour ».

II guerit de I'asthenie et de la passion, puis se met a son

Floras.

Apres trois ans de sejour a Heidelberg, rentre a Dijon en

mars 1609, il se fait recevoir, le .19 juillet 1610, avocat au Parle-

ment. II va souvent a Paris, d'oii Nicolas Rigault lui permet

genereusement d'emporter les livres de la Bibliotheque du Roi.

Le 5 septembre 1623, il epouse Anne Mercier, une des filles du

savant Josias Mercier, sieur des Bordes, et vecut avec elle dans

la terre de son beau-pere, a Grigny, pres de Paris. II ^n voulut

toujours a La Milletiere et a Didier Herauld, responsables de cette

alliance de philologues, qui rappela plus souvent Socrate et

Xanthippe que Philemon et Baucis. « La femme de Monsieur de

Saumaise, fille de Josias Mercier, a donne bien des chagrins a
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cet homme docte », est-il dit dans le Lantiniana, oil le Conseiller

Laiiliii rapporte aussi les vers latins qu'on avail fails sur ce

manage :

Vir clare ex scriptis, uxorem ducere noil,

Foemina cum Libris vix bene convenlet

Ergo, Salniaside, si fldo credis aniico,

Cura tenax calami sit tibi, non thalami.

« Ces vers latins, continue le Lantiniana, ne sonl guere bons^

quoi qu'ils contiennent un bon avis. Voici des vers franQois-

encore moins bons que les latins sur le meme sujel

:

Des neuf Muses, Doctes Pucelles,

II estoit toujours amoureux ;

II esloit toujours clieri d'elles

Comme le favori des Dieux.

Une dixi^me survenue,

Qui n'estoit Muse n^anmoins

Fut par lui plus ch^re tenue

Mais neuf en valoient une au moins ^.

Jaloux des lauriers de Scaliger, revant peut-etre deja de lui

succeder, apres s'etre vu refuser, pour cauSe de religion, en 1629,

la charge de son pere, il se met a I'hebreu et a I'arabe, puis au

syriaque, au chaldeen et au persan qu'il etudie sans maitres.

II semble avoir reconnu plus tard la parente de cette langue avec

le germanique ^. Mais il se rend compte que « les siecles futurs

ne produiront jamais le semblable de Scaliger et que, dans

les siecles passes, personne ne I'avait egale ^. Pourtant, ce der-

nier lui-meme disait qu'il s'instruisait a lire les lettres du jeune

homme.
C'est a la seance des Curateurs du 20 juin 1630 que M. de

Sommelsdijck, qui n'est autre que I'ancien ambassadeur des

Provinces-Unies a Paris, un Bruxellois d'ailleurs, propose de

reprendre d'urgence les negociations avec Saumaise, devenu

1. BibHotMque Nationale, Ms. fr. 23254, p. 122, n" 101.

2. Je fais allusion k une curieuse Icttre k Peiresc (Salmasii Epislolarum Liber
primus, Leyde, 1656 in-4o. Ep. XLIX, s. d.), sur laqueiie je reviendrai dans un des
prochains Bnllelins de la Socidtd de Linguislique de Paris (Section de Strasbourg),
avec la collaboration de MM. Fert^ et Muller. Un jeune ^rudit beige, M. Jean Bau-
gniet, disciple du professeur Henri Gr^goire, et qui prepare une thise sur Saumaise,
veut bien me signaler une lettre oCi ce dernier aimonce k Peiresc qu'il s'est mis k
I'^tude du copte (Les Corr^spondants de Peiresc, V, CI. de Saumaise, dans Mimoires
de VAcadimie de Dijon, 3« s^rie, t. VII (1882), pn. 203-384).

3. Haag, La France prolestante, 1" ^d., t. VII, p. 7, art. L'Escale.
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Salmasius, pour le faire venir a Leyde, illustrer rUniversite

par les livres qu'il ecrirait, sans faire aucune lecon publique i,

indiquant assez, par la, qu'il s'agissait, dans son esprit et dans

•celui de ses collegues, derecommencer, avec ce savant, Fexperience

qui avait si bien reussi pour Scaliger. Rivet est autorise a Fin-

former des lors des intentions des Curateurs, qui destinent

a Saumaise un traitement de 1.500 florins. On se sert aussi de

Monsieur Justel, secretaire du due de Bouillon et fondateur de

la Bibliotheque de Sedan, pour sonder les intentions du phi-

lologue 2.

Un des Curateurs, le President, semble manifester une cer-

taine repugnance, avoir des objections ou « bezwaar », qui jouent

un grand role dans les deliberations des Societes ou comites

hollandais. Ceci retarde la decision finale jusqu'au 8 aout 1631,

date a laquelle les Curateurs et Bourgmestres consultent Gerard

Vossius ^ II affirme que « le dit Salmasius est un des person-

nages les plus erudits et les plus verses dans les antiquites reli-

gieuses et profanes ainsi que dans I'histoire, qu'on put trouver

en toute la chretiente, que cependant il n'avait pas connaissance

<ie son eloquence orale et que, par consequent, il ignorait s'il

serait capable ou no'n de faire des lemons en public ». Bien que

Cromholt, qui a lui-meme rapporte cet avis competent, formule

encore des «bezwaren)), apres mure deliberation, a Funanimite,

les Curateurs decident d'inviter le Sr. Claude Saumaise a venir

resider dans la ville de Leyde et a en illustrer I'Universite par

son nom et par ses ecrits, a traiter en particulier d'Histoire

religieuse et a refuter notamment les Annales de Baronius, le

tout moyennant un traitement annuel de 2.000 florins, payables

par trimestre, auxquels s'ajoutent 600 florins pour le transport

de son mobilier, a condition qu'arrive a Leyde, il n'accepte

1. Bronnen Leidsche Universileit, t. II, p. 150. Je croirais volontiers que I'inter-

mediadre doit avoir et6 Grotius, qui habitait Paris.
2. Le nom de Justel revient souvent dans la correspondance de Pineau (Cf. Bibl.

Univ. Leyde, Ms. Q 286, t. II, f° 82 verso ; Paris, 9 decembre 1645): « J'en donneray
avis k Monsieur Justel, qui le [le sieur Elzevir] veut charger de quelques exem-
pl aires de son Histoire pour vous et pour ses autres Amis de Hollande ». II y a un
autf^raphe de Justel dans VAlbum Amicorum de Gronovius a la Bibl. Roy. de La
Haye.

3. II est dit dans le Laniiniana, Ms, fr. de la Bibliotheque Nationale 23254,
p. 120 : « Monsieur de Saumaise a toujours este ami de Vossius le pere. II te croyoit
le plus docte, le phis judicieux et le plus laboriettx critique des HoUandois II le

pref^roit k Grotius. J'aa une lettre latine de lui ofi il dit toutes les raisons qu'il a de
preferer Gerard Vossius k Grotius. Cette lettre de Monsieur de Saumaise n'a pas est6
imprimde. »
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aucune autre charge ailleiirs sans le conscntement des Cura-

teurs ^

La lettre ecrite k Saumaise, en execution decette R^solulion^

le 15 aoiit 1631, est congue en latin, dans les lermes les plus

flatteurs : « Telles sont la renommee de votre erudition et la

cel6brit6 de votre nom, etablies par tant d'oeuvres de premier

ordre, que personne d'un peu cultive n'ignore combien vous doit

la Republique des lettres et combien elle est en droit d'attendre

encore de votre esprit, si, a ses dons nalurels, s'ajoute I'oppor-

tunite de les exploiter et de les divulguer. »

Les Curateurs le louent d'avoir mis ses talents au service

de I'Eglise, entendez de celle de Calvin, et lui offrent les

2.000 livres de France, qu'ils ont votees, plus les 600 li-

vres du demenagement. Aucun cours ne lui est impose : il

vivra, plein d'honneur et de loisir, personne ne le troublant

dans ses etudes et en complete liberte.

La reponse de Saumaise, si elle n'est pas breve, est

categorique : c'est une acceptation de principe, enveloppee

seulement des amples formules d'une modestie qu'on voudrait

croire sincere. C'est plutot a Leyde de « votre coin d'heureuse

Hollande que Ton pourrait appeler, de toutes les parties de la

terre, des erudits ». Les seules reserves que fasse le savant

fran^ais concernent la rigueur du climat, a laquelle il n'est pas

accoutume, le mauvais etat de sante qui en pourrait resulter et

qui pourrait I'obliger a regagner le sol natal afin d'y respirer

un air plus clement.

II demande qu'on ajoute au traitement, comme on le fit pour

Scaliger, dont le flatteur souvenir s'evoque a son esprit, 300 livTCS

pour le logement. II fera I'impossible pour partir d^s le

debut de I'hiver et s'est mis dej^ a prendre ses dispositions,

1. Bronnen I.eidscbe Vnioersiteil, t. 11, p. 161 : 'By resumptie vaii't stuck dcr bcroe-
pinghe Dni Claudii Salmasii rcferccrt de Heir Cromholt, hoe hem D. M. Gerardus
Vossius hadde verklaert dat hy den voorn. Sahnashiin oordeelde een van de ge-

leerlste endc ervarentste pcrsoncn in de kerckelicke eude profane antiquiteylen ende
historien respective te wesen, die men nu in de geheele Christenhejt soutle konnen
vinden, edoch dat hy van sijne mondelinghc welspreeckentheyt egeene kennisse
hebbende, derhalven oock niet en konde weten olT hy tot het doen van publycque
lessen bequaem sonde wesen ofte niet... ; geresolveert den voorn. Dnum Ciaudium
Salmasium te beroepen om te komen resideren binnen de stadt Leyden ende d'l'ni-

versitcit aldaer met sijncn naem ende geschriften te illustreren ende insonderheyt
om te tracteren Historian! ecclesiasticam, mitsgaders te wederlegghen Annates
ecdesiaslicos Daronii ». II n'y a done pas Heu de mettro en doute, comme on I'a fait,

I'afnrmation de Paquot sur ce dernier point.
2. Ibid., p. 253* : • in honesto otic et quiete, nemine studia tua Interturbante,

cum plena libertate... »•
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mais il est a Dijon et doit s'arreter a Paris pour mettre ordre a

ses affaires ^. C'est la que, le 23 octobre 1631, il regoit la visite

de deux fils de professeurs de Leyde, Job. Walaeus et Fr. Thy-

sius, charges de lui remettre copie des propositions des Cura-

teurs 2.

L'emerveillement des deux jeunes Hollandais devant cette

bibliotheque animee, « sjA-i/uyov '^lpXlo^y.•r^v », ce musee vivant,

cette ame pure, cette parfaite vertu, comme ils disent, est vrai-

ment touchante. lis trouvent Saumaise deja occupe a empaque-

ter ses livres : il abandonnera au besoin le reste et s'est deja

inquiete de ses passeports et de louer ou de vendre ses biens ;

mais tout cela demande du temps. Sa femme, enceinte, ne sera

pas en etat de supporter le voyage, ni par mer, ni par terre ; un

de ses enfants est tres delicat : decidement,il vaut mieux remettre

I'expedition au printemps prochain.

Ces raisons, Saumaise, dans sa lettre du 25, les repete aux

Curateurs, ajoutant que, sans cela, 11 volerait vers eux. En
consequence, le 9 fevrier 1632, les Curateurs et Bourgmestres

decident de lui louer une maison, sans engager par la I'avenir,

mais la lettre de Saumaise au Curateur Wevelinchoven, du

31 aout suivant, montre qu'il est toujours en France ; une fois

c'est le xw)j.xov 7ra9o;, une autre fois, la fievre qui I'empechent

de partir.

Par Resolution du 15 novembre suivant, les Curateurs

et Bourgmestres prennent a bail, a son intention, pour la

somme de 145 florins par semestre ^ la maison de Jan

Jansz. van der Vecht, dite de la Commanderie, pres de I'Eglise

Saint-Pierre; c'est aujourd'hui le numero 23 du Kloksteeg *.

Ace moment, il est arrive, puisque les Curateurs et Bourgmestres

font faire un siege special pour lui dans I'amphitheatre de theo-

logie, a droite de ceux des Curateurs, portent a 1.000 florins son

indemnite de demenagement et prennent a leur charge ses frais

de sejour au Keysershof a La Haye et a la Corne d'or a Leyde.

Sa receptioji fut un renouvellement de celle de Scaliger : «quanto

applausu, quanto gaudio, quanta exultatione, quanto honore )v

1. La lettre de Saumaise du 19 septembre 1631 se trouve dans les Bronnen, t. If,

pp. 254* a 256*.
2. Ibid., p. 284*.
3. Ibid., p. 178.

4. Bronnen Leidsche Universiteit, t. II, pp. 178 et 287. Voir aussi Crenii Ani-
madversiones, t. II, p. 97 et Bronnen, t. II, p. 298* note.



Planchc XXXII.

PonTHAlT UE SaUMAISE, CELKBKE PIIILOLOCUE FRANgAIS,

phofesselu a l'Universit^ de Leyde (lOSa-iGSS).

(Salle de la FacuUe des Leltres d'Amsterdam).
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6crit son biographe et disciple Clement ^ « quanto omnium or-

dinuni et aetatum confluxu exceptus sit, longum loret hie

referre. »

Pourtant, malgr^ tant d'honneurs et d'egards, le manage de

Saumaise et de I'Universite ne fut, pas plus que le sien propre,

une lune de miel. D'abord, comme tous les Fran^ais, comme
Daneau, comme Scaliger, 11 se plaint de la rigueur du climat.

Dans I'interessant volume de ses lettres k Dupuy, n^ 713
de la collection qui porte ce nom a la Bibliotheque Natio-

nale, il ecrit le 22 novembre 1632 ^
: « Monsieur, J'eus regret de

partir de Paris pour sortir de France, sans vous avoir veii, mais

je ne pouvois arrester davantage, n'ayant eu tout juste que ce

qu'il me falloit de temps pour arriver en ces quartiers avant

I'hiver, qui commence tousjours ici de bonne heure et finit bien

tard, et c'est tout ce qui me desplait de ce pais, oil toute chose

au reste m'agree fort et sur tout la liberie. Nostre France n'est

plus France pour ce subjet et c'est la cause qui me la fera moins
regretter. » Les curieux Memoires de Hollander oil il y a, a c6te

de tant d'imagination, tant d'exactitude, lui attribuent un
mot cruel et que je veux croire apocryphe : « c'est un pays

oil les quatre elements ne valent rien et oil le demon de I'or,

couronne de tabac, est assis sur un trone de fromage ». « Car, dit

le commentateur, dans cette province d'ailleurs si celebre, la

terre ne porte point de fruits, I'eau n'est pas bonne a boire,

I'air est ordinairement epais comme de la fumee et le feu y sent

si mauvais par la matiere qui sert a I'entretenir, qu'on est con-

traint de le cacher pour s'en servir. Avec cela, le fromage, qui est

la principale nourriture des Hollandais, se pent aussi bien nom-
mer leur soutien, comme le tabac leur divertissement ordinaire

et enfin Tor, dont I'autorite est partout si grande, regne ou du
moins regnait alors chez eux avec une telle abondance qu'il

semblait que tout le Perou y eut ete transporte. »

La verite est que le Fran^ais n'est jamais satisfait nulle part

oil lui manque « la douceur de la patrie » : « Oste cette douceur de

1. Claudii Salmasii, viri maximi Epislolarum liber primus, Accedunt de laudibus
€t vita cjusdem prolegomena, accurante Antonio Clenientio ; Leyde, Adr. Wyngaer-
den, 1656, in-4°.

2. F" 13 recto.

3. Mdmoiren de Hollande, p. p. A. T. Barbier, Paris, Techener, 1856, pet. ln-16. L'6dl-
teurattribue i tort i M"« de La Fayette cet dcrlt, que plus justenient M. Wadding-
ton reslitue k du Buisson, ofTicicr au service des Ktats. (Cf. BuUelin du liiblio'

phile, 1898, p. 268). Le mot de Saumaise est i la p. 83 des Memoires.
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la patrie qu'il est difficile d'oublier, ecrit le savant a Dupuy, le

15 Janvier 1633, je suis assez bien pour mon contentement ; le

mal que j'y trouve seulement est que je ne puis contenter tout

le monde et que j'en voi qui ne m'y voient qu'a regret et d'un

fortmauvais oeuil. Je n'eusse jamais creii qu'en des gens d'une

si haulte condition, il se rencontrast si pen d'humanite, veii

mesmes qu'ils en font profession publique et qu'ils sont payes

pour cela. lis ne peuvent dissimuler leur mal talent et, comme
si j'estoisvenu pour roigner leur prebende, pen s'en fault qu'ils

ne me courent sus... Je porte tout patiemment et pent estre

qu'a la fm je les vaincrai ou creverai de courtoisie ^. »

Ces ennemis, en tete desquels figure Heinsius, qui va jusqu'a

lui refuser des livres de la Bibliotheque qu'il dirige, font courir

le bruit qu'il ne salt meme pas parler latin : « lis ne peuvent plus

se mosquer de moi de coste la, ecrit-il le 29 Janvier 1634, car je

m'en escrime a present aussi bien qu'eux », voir meme qu'il les

depassa, s'il faut en croire le Conseiller Lantin: « J'ai eu, dit-il,

plusieurs conversations avec Monsieur Saumaise, lorsqu'il

revint passer quelques mois a Dijon en I'an ^ il passoit

toute la matinee et toute la soiree a travailler a ses ouvrages et

a lire, mais il se promenoit volontiers I'apres-dinee. Ilestoit tres

agreable en conversation et n'y parloit point de sciences, a moins

qu'on I'exigeat de lui. II s'expliquoit plus facilement en latin

qu'en frangois. Je me souviens qu'on le pria un jour de parler

de I'histoire du Bas-Empire et qu'il pria a son tour qu'il lui fut

permis de s'en expliquer en latin. II le fit, pendant plus de

trois heures, et dit des choses admirables. II se plaisoit a faire

des contes agreables et j'aurois bien fait \in Salmasiana, c'est-a-

dire un Recueil des bons mots de Mr de Saumaise, si je I'avois vu
plus longtemps. J'en ai dit quelques-uns a Monsieur le Conseiller

de la Mare, qui a ecrit sa vie en latin ^ et qui a ajoute a la fin

de cette vie quelques bons mots de ce s^avant homme. »

A la fin de Janvier 1633, Saumaise ecrit a Dupuy : « L'air

commence a ne m'estre gueres favorable et moins encore a ma

1. Bibliotheque Nationale, Ponds Dupuv, T. 713, f° 18.
2. Bibliotheque Nationale, Ms. fr. 23254^ Lantiniana, recueillis par Pierre Le Gouz,

p. 160, n" 226. La date est en blanc dans le manuscrit ; ce doit etre 1640.
3. II s'agit de la vie manuscrite latine de Saumaise, qui se trouve k la Bibliotheque

de Dijon. II y en a deux copies k la Bibliotheque Nationale, fonds latin 17712-3
(avec materiaux ayant servi k ce travail) et 18350 avec notes de Fr. Oudin. Voici
d'autres manuscrits du meme fonds interessant Saumaise : 10350, Lettres origin
nales de Sarrau a ce dernier; 17891, Salma>ii opuscula (aulojr.).
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iamillc ; je tascheray ucanmoins de m'y accommoder ct accous-

lumer. .J'aime mieux vivre ici que vivre eii France, mais j'aiine-

rois mieux vivre en France que de mourir ici. » Vers Tautomne de

la meme annee, il est gravemeiit malade : les medecins gale-

nistes I'avaient deja condamqe, lorsqu'un allemand de sa con-

naissance, le docleur Elichmann, dont nous reparlerons a propos

de Descartes, le guerit au moyen de pilules extraites des eaux de

Spa. II songe a partir : « Je fais estat, ecrit-il a Dupuy, le 26 sep-

tembre, de passer encore tout I'hyver, a cause de quelques livres

que je ne trouverois point en France et pour voir achever I'^di-

tion de mon Arnobe, duquel le texte est desja fait et d'un aultre

de Plantes et Aromates et de quelques aultres, mais tout cela

va fort lentement, comme il plait a nos imprimeurs d'ici »; meme
plainte que chez Scaliger.

Au printemps 1634, il se trouve « plus empesche apres la cure

de son corps qu'a la culture de son esprit ». Cependant, en ete,

il se met a sa Milice des Romains, que le prince d'Orange lui a

demandee. II ecrit a ce propos a Pierre Dupuy, le 7 Janvier 1635 ^

:

« II me faut faire un petit traicte de I'ancienne Milice et de la

maniere de camper des Romains, en fran^ois, pour le Prince, et

je me trouve empesche a rendre en bons et propres termes plu-

sieurs choses usitees dans I'art militaire antique, qui ne sont

point cognues dans la nostre, en laquelle aussi je ne suis gueres

sQavant » et, le 8 avril : « Je n'avois dessein que de faire un petit

abbrege pour faire entendre la maniere de camper des Romains
et celle de ranger en bataille. II [le Prince] a trouve bon que je

m'estendisse plus long et que je lui expliquasse tout I'estat de la

milice romaine, ce que je fais. Si je ne I'achevc ici, j'aurai plus

de moyen de le mieux polir en France, principalement pour ce

qui est du stile, que je n'ay jamais eu gueres bon en nostre

langue, pour ne m'y estre pas exerce et qui s'est encore achev6

de gaster, depuis que je suis en ce beau pais, parmi ces ventres

de biere, ou je suis devenu fort flegmatique et catarreux, mais

c'est pour cracher toujours du latin. Si je ne m'entretenois

quelquefois avec vous, j'aurois desja, longtemps il y a, oublie

tout ce peu que ma nourrice m'en avoit apris. »

Le fait que Saumaise etait paye sur les fonds de rUuiversit6

1. Lettre citdc par Ilaag, La France proleslanle, V €d., t. IX, art. Saumaise. Le
traits dont il s'agit a m pul)li^ aprt^s sa inort, mais en traduction latine (Loyde,.

1657 ; cf. Haag, p. 179, n» XXXXV).
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«ans etre tenu de faire de cours, n'etait pas sans susciter les

jalousies de ses collegues, qui, pourtant, ne brillaient pas toujours

par leur assiduite a s'acquitter de leurs obligations professo-

rales.

Rien n'a plus d'importance dans une republique aristocratique

comme I'etait la Hollande, et naeme dans une republique

democratique, que les questions de preseance et de protocole,

^urtout quand il s'y mele des jalousies de femmes et la sienne

n'etait deja pas ires commode de nature. Madame Saumaise

etait fort irritee de se voir traitee de « Mademoiselle » et

d'etre ainsi assimilee aux autres femmes des professeurs.

Celles-ci ont, depuis, monte en grade dans la societe hoUandaise

et sont devenues des « Mevrouw», desMadames ; al'epoque, elles

n'etaient que des « JufTrouw)), des Mademoiselles, comme le sont

^ujourd'hui encore les petites bourgeoises et les femmes du

peuple, eussent-elles douze enfants legitimes !

La susceptibilite de Madame Saumaise est la principale

raison pour laquelle son mari sollicita et obtint, en septembre

1635, un brevet de Conseiller au Conseil d'Etat : c'etait aussi

une porte de sortie en cas de besoin. A lire la plainte de Saumaise

sur le rang qui lui est assigne dans les banquets officiels et les

« promotions » ou soutenances de theses, on croirait vraiment

qu'il s'agit d'une affaire capitaleetd'une injure mortelle. Dans sa

lettre du 6 juin 1635 ^ aux Curateurs, Saumaise s'excuse de

n'avoir rien pu faire depuis qu'il est a Leyde. Pendant deux ans,

le mauvais climat I'a empeche de travailler et il a eu a lutter

<;ontre une maladie opiniatre. Cependant il a tenu bon, ne cedant

pas aux conseils de ses amis et de ses medecins, qui lui prescri-

vaient le retour dans sa patrie comme I'unique remede. Mainte-

nant que, grace a Dieu, le voila rendu a la sante et a I'etude,

les hommes se mettent a la traverse. Lui, qui possede

ia place que Scaliger avait obtenue par la seule reputation de

son savoir, il n'a pas le rang de gentilhomme qu'il occupe dans

-sa patrie. II est traite comme un ane parque avec des chevaux

tjui ne cessent de le persecuter de ruades et de morsures pour le

priver de I'herbe que les Curateurs ont voulu leur etre commune.
•On le tient pour la peste et le deshonneur de cette Universite :

il a double traitement, dit-on, et ne fait pas de cours. II en

1. Bronnen Leidsche Universiteit, t. II, pp. 308* k 310*, n" 617.
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appelle aux Curateurs, demandant ou sa demission ou des

garanties de repos et de securite, car seul, I'attrait de la gloire ct

non du profit I'a amene ici, loin des siens, arrache du sol de la

patrie, perdu dans une terre lointaine.

La port6e exacte de la reclamation envelopp^e dans cette

requete toute ciceronienne, nous 6chapperait, si Ton nc pouvait

la commenter par les Resolutions des Curateurs. Ceux-ci appre-

hendent de perdre le grand homme qui est le « decus academiae »

et ils chargent le pensionnaire ou secretaire de la ville, Weve-
linchoven, de s'enquerir de I'objet de son mecontentement et,

sur le rapport ^ de ce fonctionnaire, ils decident qu'a I'avenir,

Saumaise, quand il paraitra parmi les professeurs, aux banquets

officiels, sera assis en face du premier assesseur du Recteur

et qu'a TUniversite, aux discours d'ouverture, theses,

disputes, etc., il sortira derriere le Magistrat de la ville de

Leyde, qu'il soit en corps ou represente par quelques-uns de

ses membres. Si ceux-ci sont absents, a une soutenance ou a

une discussion a laquelle Saumaise aura eteinvite parle Recteur,

un professeur ou un candidat, il sortira de I'amphitheatre avant

les professeurs d'Universite, a I'invitation du bedeau ou

massier, qui le precedera.

Ce reglement tres sage et tres honorable pour le gentilhomme-

philologue fut conteste par ses collegues, lesquels aflecterent de

n'en avoir pas eu connaissance, ce qui les fit mander devant les

Curateurs, auxquels Saumaise doit recourir sans cesse pour faire

observer le privilege qu'il a obtenu. II en est encore question

meme en 1645 et 1646 ".

L'envie dont il se sent entoure et ce conflit de preseance

le font sans cesse penser au depart. Ajoutez-y les soUicita-

tions du prince de Conde, Henri de Bourbon, gouverneur

de Bourgogne ^ qui lui offre un brevet de Conseiller au

Parlement de Dijon avec deux mille livres de pension ou un
oflice de Conseiller au Grand Conseil, s'il aime mieux restera

Paris. « Ma response fut, dit Saumaise a Dupuy, dans sa lettre

du 19 avril 1636, que ni cela ni les plus grandes charges de la

robe, ni touts les plus grands et honorables emplois que Ton me
pourroit bailler, n'estoient pas capables de m'esmouvoir k

1. Bronnen Leidsche Universileil, t. II, p. 196 et 197.

2. Ibid., p. 299 et 305.
3. Haag, La France Proteslanle, 1" id., t. IX, p. 155.

21
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changer ma religion et que je n'en voulois ouir parler en fa^on

quelconque », Le Prince ne se tient pas pour battu. « Jenelaiirai

pas pourtant, lui dit-il, de procurer a ce que vous soyes retenu

en France par une bonne pension qui vous sera ordonnee. Je

SQai les intentions de Monsieur le Cardinal et lui en escrirai par

le premier ordinaire. Ce sera sans aucune condition : il n'en fault

point prescrire aux gens de vostre sorte. Si vous advises quelque

jour d'estre des nostres, je ferai monter vos appointements bien

plus hault. Mais quand vous voudres demeurer ferme dans

vostre opinion, les gratifications que Ton vous veut faire vous

seront toujours continuees. »

La perplexite de Saumaise devant ce nouvel assaut est grande :

mais « mettes d'un coste, ecrit-il, la liberie que fai chez les estran-

gers de dire, d'escrire et de faire ce que je voudrai, le repos et la

tranquillite de ma conscience, une pension payee a poinct nomme,
touts les trois mois un quartier, sans aucun delai, et mettes de

I'aultre tout le contraire ; lequel me conseilleres vous de choisir ?

Une pension en France et rien, c'est tout un, eta une personne

principalement de ma profession et de ma condition. » Madame
Saumaise ne pensait pas tout a fait comme son epoux et celui-ci

confesse a son ami, le 3 mai 1636, « que I'aversion que sa femme
avoit pour la Hollande ne pouvoit estre augmentee et fortifiee

que par des offres telles que celles qu'on lui faisoit... » . «Pour

conclusion done, si on me laisse faire, j*ai envie d'estre encore

Hollandois et ne me souviens non plus des incommodites et des

degousts que j'y ai ressentis, par le passe, qu'une femme de

bien, du travail que son enfant lui a cause. Et puis on a

apporte le remede qu'il falloit au different qui estoit cause de

nos troubles. lis m'en ont envoie Facte escrit en leur langue,

afm que je n'en fusse plus en doubte, avec parole de le faire

executer de bonne foi. Si celui [Heinsius] qui, par sa jalousie, a

excite toute cette tempeste contre moi se pouvoit retirer de

la, j'y jouirois d'un grand calme. » II est vrai que tout cela est

eerit de France.

Apres avoir attendu en vain la reponse du Cardinal a Conde,

Saumaise se decide a rentrer en Hollande, par la Normandie
et la mer ; il arrive a Dieppe, dans la premiere quinzaine

d'octobre 1636, et son retour, passablement mouvemente,
merite d'etre raconte ; mais laissons-lui la parole, puisqu'il en

a narre les peripeties avec une verve toute bourguignonne,
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dans sa lettre k Dupuy, dalee de « Leyden ce 16 fevrier 1637 ^

:

« Monsieur,

« II n'y a pas encore quinze jours que je suis arriv<J en cettc vllle de
Leyde et y suis arriv6 inalade ct I'ai tousjours est6 depuis qiTe j'y suis,

ce qui m'a empesclie de vous escrire plus tost *. Je commence k sortir

4epuii deux jours seulement.

« Je vous escrivi du jour de mon depart de Dieppe, qui fust fort prd-
cipit6 et sur une mauvaise nuit que j'avois pass^e sans dormir par un
grand catherrc, qui fallit k m'estouffer. Ma femme fist ce qu'ellc put
pour empeschcr que je ne m'embarquasse, ayant esl6 et estant encore
si nialade, et dans un temps si fascheux et si froid. Elle n'en fust pas
crue. Nous n'avons estd que trois jours sur mer, mais malades k I'accous-

tum^e, c'est k dire jusques k I'extremit^, avec la peur oCi nous estions

des Donquerquois, qui avoient vingt vaisseaux en mer, quinze fregates

et cinq grands vaisseaux, ou nous n'avions qu'un vaisseau de guerre,

qui n'eust pas rendu combat, si nous eussions est6 rencontres par quel-

ques uns de ces grands, comme nous le fusmes des petits, qui nous sui-

virent et costoierent quelque temps, pensants d'attrapper k I'escart

quelques vaisseaux marchands de ceux que nostre navire escortoit. En
ce mesme passage et en mesme temps, il prirent quatre vaisseaux hol-

landois d'une flotte qui retournoit de Nantes, chargee de vin. Mais la

bonne fortune de la faveur nous conduisoit, puisque nous avions avec
nous les hardes de Monsr. de Charnasse, qui estoient un carrosse fort

beau et soixante cinq ballots, qui I'ont tenu tous temps en apprehen-
sion qu'ils n'arrivassent a un aultre port, tant il se defTioit de son bon heur.

« J'avois plus de subject de me defTier du mien, car le malheur m'a
persequute jusques au bout. J'avois est6s langui et pati en France,

attendant le passage pour passer tout droit et sans obstacle, qui nous
obligeat de faire encore quelque malheureux sejour en quelque infortun6

port de mer. Nous fusmes contraints d'arrester k la Brielle, ou, toute la

nuit, les glaces qui venoient choquer k monceau nostre navire faillirent

a le faire perdre et tindrent en eschec, sans dormir, et les matelotsetle
capitaine et nous aussi par mesme moyen, qui estoit un bon rafraichisse-

ment pour des gens travaill^s et malades comme nous estions.

« Le jour venu. Ton nous met k terre, par un temps od I'eau du ciel

n'estoit point espargn^e k ceux qui marchoient sans parapluie. En cet

estat, il nous convint estre sur le pav6, trois heures durant, sans pouvoir
trouver de convert ni hostcllerie ou Ton entendist nostre langage, car,

d'estre ailleurs nous ne pouvions, n'ayans personne qui put demander ce

qui nous falloit et nous avions besoin de plusieurs choses.

« Enfin, apres avoir bien cherchd, un soldat de la garnison qui dasti-

cotoit un pcu de franyois nous adressa k un petit cabaret oil nous [nous]

mismes a I'abri de la pluye, bien heureux d'avoir si bien rencontrd, et si

tost, veil la necessite, qui nous pressoil de plus d'un cost^. II faloit pre-

mierement se secher, ce qui ne fut si prompt, car le feu de tourbe est

aussi lent que ceux qui s'en servent. Apr^s avoir esle un peu reschauffds

nous demandasmes un lieu pour aller ad requisila naturae, car la mer

1. Bibliolhdquc Nationalc. collection Dupuy, vol. 713, f« 122 ct 123. Taraizcy de
Larroquc I'a publi^c, mais d'apres un autre manuscrit different, dans le recuell citi

ci-dessus (cf. p. 313 n. 2 in fine), p. 359 i 365 avec qiiclquos variantes.
2. La lettre pr^c^dente avalt ii€ icrite de Ulcppe, le 22 dicembre 1636.



324 PROFESSEURS ET ETUDIANTS FRANQAIS

nous avoit un peu lasches: on nous conduisit sur les murailles de la ville^

qui n'estoient pas loing de la.

« II falloit pourtant passer une assez longue rue avant que d'y parvenir

:

la necessite fait tout trouver bon et aise. Ce cabaret, au reste, estoit

double, car c'estoit aussi un bourdel. Et, pour vous monstrer ci comme le

bonheur nous accompagne tousjours, nous y trouvasmes de la cognois-

sance : un Francois, Bourguignon, qui souffloit du tabac dans ce vene-
rable [lieu], voiant entrer des gens qui n'estoient pas du tout faits comme
lui, demanda a mon laquai qui nous estions ; ce coquin me nomma,
I'aultre me cognut et dit qu'il estoit de Dijon et qu'il avoit servi le prestre

Desgan, lequel prestre, sans offenser I'ordre et la religion, a la reputation
[d'estre] un insigne maquereau et Test en effet, car personne n'en doubte
en mon pa'is.

« Pour me tirer de ce mauvais pas, je m'advise, apres le disne, d'aller

voir un des ministres ou pasteurs de la ville; s'il ne parloit fran^ois, il

pourroit parler latin. Je m'adressai si bien qu'il savoit I'une et I'aultre

langue; je lui dis I'incommodite de mon logement et si, par son moyen, je

pourrois point trouver a loger chez quelque bourgeois qui entendist
quelque mot de ce que je dirois. II me promit de s'y emploier et qu'au
reste j'estois loge dans le plus infame lieu de la ville et qu'il se falloit

bien garder d'y coucher ; que, si nous ne trouvions devant la nuit, qu'il

avoit un lict pour ma femme et pour moi, et que, pour ma petite et la

demoiselle de ma femme avec le laquai, ils y coucheroient encore une
nuit. Nous cherchons toute la journee et en vain. II me vouloit mener
coucher en son logis, ce que je refusal pour ne pouvoir me separer de mes
gens et puis, de laisser une fille seule en un lieu tel qu'il me le depaignoit,.

11 ne me sembloit pas a propos et qu'il vailloit mieux y coucher touts.

Nous y couchons done et, le lendemain, des le matin, nous nous remettons-

en queste.

« II devoit prescher cette mattinee la, mais il pria son collegue de
faire la journee pour lui, et puis vous dires que ces gens ne sont pas
obligeants. Apres avoir couru toute la journee, sur le soir, nous trou-
vasmes, de bonne fortune, une honneste maison bourgeoise, ou nous
avons demeure pres de trois semaines, avec autant de desgoust et de
goust que les trois mois que j'ai passe a Dieppe.

« Desglaces nous empeschoient d'en sortir. Des le premier jour qu'on me
dit que I'ouverture estoit faite et qu'il partoit un batteau pour Rotter-

dam, je me mis dedans contre le conseil de mon ministre, qui jugeoit

que je risquois trop de partir par le premier batteau et qu'il falloit voir
rompre la glace deux ou trois jours, premier que de s'y fier; que, pour lui,

11 ne le feroit pas, et je le croirois bien car il estoit chez lui. Je me repentis

pourtant de ne I'avoir creii : a demi-lieue de Rotterdam, nous trouvasmes
tant de glace que, si le vent n'eust este extremement fort, aide encore de
la mar6e, nous y fussions demeure. Nostre vaisseau fust arreste plus

d'une demi-heure, sans pouvoir ni advancer ni reculer.

« Ceux qui n'aiment pas la Hollande, je vous laisse a penser ce qu'ils

pouvoient dire alors et de quelle fafon je pouvois les consoler. Nous voila

done enfin a Rotterdam et de la a La Haye ou nous arrivasmes a huict

heures du soir, au bout de la ville, le logis ou nous devious aller estant a
I'aultre, sans lumiere, sans personne qui nous pust conduire. Ce n'a pas
[este] le moindre inconvenient ou je me sols trouve dans mon voiage^

c'est pourquoi je vous le marque.
« Au bout de tout, je suis venu ici malade et ai este plus de dix joar*
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sans pouvoir dorniir, h cause d'une ^randc an^ine que j'avois dans
I'hypochondre droit avec tumour et tension. Pour ni'en f^uairir bien tost,

j'ai trouv6 que mes professeurs avoient fait les diables eontre mol, pen-
<lant men absence. lis se sont teiis long temps, sur la creance qu'ils

avoient que je ne viendrois pas... »

Le pasteur dont il est question dans cette amusantelcltre,est

Cloppenburg, dont la rencontre fut decisive, car c'est de la

discussion que Saumaise eut avec lui que sortit le livre sur le

pret a iiiteret dout nous reparlerons plus loin. Quant a Tallusion

de la fin, elle se rapporte aux manoeuvres occultes de Teternel

ennemi, Heinsius. Heinsius contre Salmasius, voila bien encore

un de ces jolis exemples de haine entre savants, qui n'en finis-

sent pas de deverser I'un sur I'autre des flols d'encre et d'in-

jures.

L'origine de la querelle etait certainement la jalousie du
bibliothecaire-philologue, dont la notoriete, qui etait grande,

se trouvait eclipsee par la gloire du nouveau venu. Peut-etre

aussi faisait-il des comparaisons avec son venerable maitre

Scaliger, et Saumaise lui semblait usurper cette place, qu'il

aurait aime garder pour lui-meme. Au reste, Scaliger etant

au tombeau lui portait moins d'ombrage : il est permis aux
morts d'etre grands. II y avait la confli-t de deux suscepti-

bilites a vif, sinon ecorchees. A Heinsius qui lui disait un jour :

« Si Ton mettait dans un plateau d'une balance les travaux de

tons les philologues de I'Europe et dans I'autre' les notres, ils

s'equilibreraient », Saumaise avait repondu, dit-on, negligem-

ment : « On pourrait meme, aux leurs, ajouter les votres. »

II n'etait bruit a Leyde que de la dispute des deux profes-

seurs : aussi, comme elle faisait scandale, les Curateurs et le

Senat se crurent obliges d'intervenir, le 9 mai 1640, a la suite

d'une plainte formulee par Nicolas Heinsius. Les arbitres

designes sont tons Fran^ais, Polyander, « Recteur magnifique »,

Rivet et Esaie du Pre, ministre de I'Eglise wallonne ou fran^aise

de Leyde *. Un accord signe par les deux rivaux, mais en fevrier

1644 seulement, stipule ^
: les deux eminents personnages, orne-

ments de I'Universite, s'engagent a ne plus ricn publier I'un

contre I'autre et a ne plus s'attaquer dans leurs ecrits. Mais

les libraires hollandais, surtout les Elzevirs, dont I'un faisait

1. Bronnen Leidsche Universiteil, t. II, pp. 247-250
2. Ibid., p. 343*, n' 651.
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toujours la navette entre Paris et Leyde, excellaient a inonder

rapidement le marche frangais de leurs produits, et le livre de
Saumaise centre Heinsius en faveur de Balzac ^ se vendait

encore, en depit de la signature du compromis. II fallut

que les Curateurs achetassent le stock restant a Paris, par

I'intermediaire de Jean Elzevir ^, qui dut faire la une bonne
petite affaire, d'autant plus que, s'il faut en croire Heinsius,

Jean et Bonaventure Elzevir continuerent a en vendre d'autres

a Leyde, sous le manteau.

Si Saumaise avait a se plaindre de Leyde, Leyde n'avait pas

moins a se plaindre parfois de Saumaise, qu'elle traitait pourtant

en enfant gate. Sans doute, apres deux ans de silence, le savant

s'etait remis au travail et avait donne, en 1638, le De Usuris,

son chef-d'oeuvre, qui seduisait d'autant plus les commsr^ants
hollandais, soucieux de mettre leur interet d'accord, si possible,

avec leur conscience, que Saumaise y demonirait que Je pret a

interet n'etait contraire ni au droit naturel ni au droit positif

divin.

Ce fut une tempete chez les juristes qui, sauf Grotius ^ le

taxerent d'incompetence, et chez les pasteurs, qui I'accuserent

d'heresie. « Ce qui fache nos ministres, ecrit-il a Dupuy, le

10 mai 1638, est que je monstre,par I'antiquite, quel'usure doit

seulement estre deflendue aux ministres de I'autel et non point

au peuple. lis ^'osent dire que c'est ce qui les fait crier, mais en

effect c'est la I'enclouUre. » « Un pen apres que mon livre des

Usures fust imprime, dit encore Saumaise, il [le professeur

Cunaeus] me vint quereller ceans sur ce que j'avois entrepris de

soustenir une opinion qui choquait toute la theologie de ce

pays et les decrets des Eglises Belgiques et la prattique

d'icelles. Nous en vinmes aux gros mots *... » II reprit la

meme question dans son De modo usurarum liber, Leyde, 1639,

qu'il envoya comme le precedent a Descartes ^

Saumaise se mele, par son De Coma, a la question des cheveux

longs et des perruques, fort agit6e vers 1645, surtout dans le

monde des pasteurs. II traite des maladies endemiques; il prouve,

1. Epislola D. Salmasii ad Aegidium Menagiam super Herode infanlicida, titbt

plus haut, p. 288.
2. Bronnen Leidsche Universiteit, t. II, p. 286 : les Curateurs payent 225 florins

pour trois cents exemplaires achet6s ^ Madame du Puis a Paris.
3. Haag, La France protestante, V« M., t. IX, p. 164.
4. Cit6 par MM. Adam et Tannery, au t. X des (Euvres de Descartes, pu 56L.
5. Cf. Ibid., p. 557-558.
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noil sails raisoii, qu'elles provienncnt de I'air, du climat, de la

iiourriture et pas de la conjoiiction des astres ; simple conver-

sation avec le ministre de France, en presence d'un singuUer

aventurier de letlres, Isaac Lapeyrere, et qu'il a redig^e. Enfin,

il visera a la haute politique, en prenant, plus tard, la defense de

Charles l^r coiitre Cromwell, pour iaire sa cour a la princesse

Marie, femme du Stathouder Guillaume et fdle du malheureux
decapite. Touteiois, il se heurte a un redoutable adversaire,

Milton, qui opposa a La Defensio regia pro Carolo I sa Defense

pour le peuple anglais.

« Ces deux ouvrages d'un pedantisme degotltant sont tombes
dans I'oubli >, declare Voltaire, qui confond le livre de Saumaise

et u Le cri du sang royal contre les parricides de Charles I », de

Pierre du Moulin. Bayle reproche a Saumaise d'avoir defendu

d'abord contre le pape les principes republicainset dedefendre,

qaelques annees apres, contre les rebelles d'Angleterre, les

principes aristocratiques.

En somme, en ce qui touche les publications, Saumaise, depuis

1638, s'acquittait largement de sa dette envers les Curateurs,

mais il n'en etait pas tout a fait de meme en ce qui concerne la

presence a Leyde, qui etait la deuxieme obligation qu'il avail

contractee. Le 18 juillet 1636, les Curateurs et Bourgmestres

se voient deja forces d'ecrire a Saumaise a Paris pour lui rap-

peler qu'ils ne lui ont accorde qu'un conge d'un trimeslre a

passer en France et qu'ils I'ont attendu en vain depuis plusieurs

mois. II n'est pas possible que les affaires de famille pour les-

quelles il a pretendu partir, I'aient retenu si longlemps. lis ne

peuvent croire que Saumaise ait fui la rigueur de leur climat,

puisqu'il etait gueri grace a Dieu. Quant a la peste qui avail

afllige la ville de Leyde, il n'y en avail plus de trace et, la semaine

derniere il n'y avail eu que douze deces, ce qui ne s'^lail pas

produit depuis an siecle. lis le rappellent serieusement a son

devoir et lui ordonnent de rentrer, au plus tot, a 1' University ^.

Mais, craignant d'en avoir trop dit, et d'avoir blesse la delicate

et susceptible merveille, ils ajoulenl a la leltre ofTicielle, seule

destinee a elre monlree, un billet presque tendre, qui commence
par des excuses et fmit par des conseils de precautions k prendre

pour sa pr6cieuse sante, A qui la lellre comminatoire etait-elle

1. Bronnen Leidsche UnivtrsUeit, t. II, p. 313, n^ 621 et 622.
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destinee ? Aux puissaiits amis qu'il avail dans I'entourage de la

Cour et qui voudraient garder en France, nous I'avons vu, cette

lumiere du savoir, avec la secrete arriere-pensee de la mettre

sous le boisseau de I'Eglise Catholique et de la derober a la

R. P. R.

L'idee prit corps sous Mazarin. Le Cardinal, desireux de

reserver a sa patrie d' adoption toutes les grandeurs, desireux

peut-etre aussi de voir Saumaise celebrer Son Eminence,
ne voulait pas renouveler I'erreur ou la negligence d'Henri IV,

et lui fait accorder par Louis XIV un brevet de pension de

6.000 livres, date du 25 septembre 1644 et subordonne a son

retour a Paris i. Louis XIV, ou du moins celui qui tient la

plume de I'enfant royal, y ajoute une lettre particuliere, qui

fut remise a Saumaise par notre charge d'affaires Brasset, et

qui dut faire au savant, un singulier plaisir. Son pays et son

Roi lui rendaient enfm le tardif hommage que I'etranger lui

avait depuis longtemps decerne : « Louis, par la grace de Dieu,

Roy de France et de Navarre, a nos amez et feaux conseillers..

salut. Estans bien informez que I'eminente doctrine du sieur

Saumaize, Conseiller en nostre Conseil d'Estat et sa singuliere

erudition en toutes sortes de sciences, joinctes aux belles qualitez

qui accompaignent ordinairement ceux qui ont de si grandes

lumieres d'esprit. Font faict rechercher par divers princes et

republiques, pour servir d'ornement a leurs estats et rendre plus

illustres par la demeure qu'y feroit un si grand personnage,

Nous avons estime a propos le diet sieur de Saumaise, estant

nay nostre sujet d'ancienne et noble race de nostre duche deBour-
goigne, de I'appeller de la ville et universite de Leyden en Hol-

lande, ou il est depuis plusieurs annees en grande consideration

en la place de defunct Sieur de I'Escale, et lui donner moyen
dans notre royaume et parmy les siens, de produire avec repos

et tranquillite d'esprit, ce que ses longues et laborieuses estudes

luy peuvent fournir de plus rare et de plus exquis. Pour ces con-

siderations, de I'advis de la Reyne Regente, nostre tres honoree

dame et mere, avons, par ces presentes signees de nostre main,

accorde et accordons au diet Sieur de Saumaize la somme de

six mil livres de pension par chacun an... Donne a Fontainebleau

le treziesme jour de septembre, I'an de grace 1644, et de nostre

reigne le deuxieme. »

1. Bronnen Leidsche Universiteit, t. 11, pp. 289 et 346*, n°^ 655 et 656.
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La letlre particuli^re a laquelle nousfaisions allusion est ainsi

coiiQue : « Apres avoir este informe des bonnes quajitez que
vous possedez, de vostre grande cognoissance et lumidre extra-

ordinaire en toutes sortes de sciences et de la glorieuse reputation

que vous avez acquise dans I'universite de Leyden, oil vous avez

souvcnt faict paroistre L^s talents de votre espiit. Je me s;uis

facilement engage k une affection particuli^re pour vostre per-

sonne et a vous (scrire cUe-cy..., pour vous dire que vcu» ayez,

incontinent apres que vous I'aurez receiie, a venir icy recueillir

les fruicts de Testime que je fais de vostre vertu... Vous aurez

done, en vous retirant, a vous separer des Srs. les Estats Gene-

raux des Provinces-Unies avec quelque bienseance, puisque

vous avez long temps travaille dans leur universite si celebre et

que vous ne les quictez que pour retourner en vostre palii:, cu

vous devez croire que vous aurez toute sorte de satisfaction...

Escrit a Paris le 4 novembre 1644 ^. »

Saumaise s'empressa de montrer ce5 lettres aux Curateurs,

tant pour s'en targuer aupres d'eux et leur prouver le cas qu'on

faisait de lu'i dans son pays que pour en battre monnaie et se

faire accord. r une augmentation, qui ne lui fut d'ailleurs pas

refusee. Le Prnce d'Orange, consulte a ce sujet ^ declare qu'il

est inc:)mpatible avec I'honneur et I'interet de I'Universite

de laisser partir pour la France un tej personnage et qu'il fallait

essayer de le retenir par tons les moyens, sans s'arreter a la

depense. Aprei une entrevue avec Saumaise, Wevelinchoven

propose, h 15 novembre, d'augmenterle savant, de 1.000 florins,

ce qui b met a 3.000.

C'est apres cet accord, et comme pour couper les ponts, qu'il

public son De Primatu Papae (1645), qui rendait desormais son

retour impossible, bien que le Cardinal Mazarin refusat d'tcou-

ter les plaintes portees contre cet ouvrage par le clerge de

France devant le Parlement de Paris.

Une nouvelle entreprise allait essayer de detacher Saumaise

de la Hollande. EUe venait de la S^miramis du Nord, de celle

que tousles ecrivairis frangais accablaient deleurs flatteries, car

rien ne les s6duisait davantage qu'une reine qu'ils imaginaient

belle, tronant dans un lointain septentrion. Elle avait atlire

Descartes, qui en devait mourir, mais cette Sir^ne ^tait une

1. Bronnen Uidsche Universileil, t. II, pp. 346* ct 347*, n»» 655 et 656
2. Ibid., p. 289.



330 PROFESSEURS ET ETUDIANTS FRANQAIS

ogresse et voulait une nouvelle proie, non moins illustre : elle

choisit Saumaise.

L3 8 fevrier 1650, trois jours avant la mort de Descartes,

les Curateurs deliberent sur la permission que demande
Saumaise de repondre a I'invitation de Christine, ce qu'ils

lui accordent pour la duree de six mois. II tira meme une traite

sur son traitement d'absence en faveur d'Adrien Pla, commergant
a Leyde ^. Saumaise se mettra en route en juillet. Peu de

temps auparavant, il avait dine avec Constantin Huygens,
qui le raconte au grand Corneille apres avoir regu le Don
Sanche, precede de la flatteuse dedicace bien connue. II n'est

pas de document qui nous introduise mieux dans la societe

litteraire franco -hollandaise du temps, que cette lettre,

datee du 5 octobre 1650 ^
: « Nous disnames ensemble en

bon lieu, tost apres que yostre pacquet m'eust este rendu et

comme done ce premier point fut vuide, il [Saumaise] leiit

vostre epistre imprimee et s'engagea soudainement a maintenir

que la qualite des Actions faict la Tragedie et non pas le subject,

qui souvent se trouve peu ou point funeste dans des Poemes que

les anciens n'ont pas laisse de nommer Tragiques, a raison du
cothurne de leurs personnages. La chose ne se passa point sans

debat, car toute la compagnie estoit lettree, mais enfm ce grand

homme ne s^auroit se resoudre a se demettre de la possession

de vaincre et regner partout. »

« Tost apres, il partit pour Suede et se trouva lors mesme dans

I'embaras des preparatifs pour un si grand voyage. C'est ce qui

me le fit espargner,mais, sans ceste consideration, vous en eiissiez

veil un bien ample discours de sa main, qui ne [lui] eust gueres

plus couste qu'une lettre de six lignes, car sa liberalite le porte

d'ordinaire a des reparties au centuple, ce que je sgay de beau-

coup d'experience. Encor, Monsieur, vous en feray-je taster,

si vous le desirez, a son retour, duquel cependant nous n'avons

pas toute la plus forte esperance, considerant la rigueur du
climat ou il va et la foiblesse de son pauvre petit corps gout-

teux ^ »

Pour penetrer dans I'interieur de Saumaise, il faut joindre a

1, Bronnen Leidsche Universiteit, t. Ill, pp. 41, 57-58.
1. WoTp, Lettres dn Seigneur de Zuylichem a Pierre Corneille. Paris et Groningue,

1890, pp. 9 et 10.

3. Le Supplement du Menagiana, Ms. fr. 23254 de la Bibliotheque Nationale, dit

:

«Mr de Saumaise aimoit un peu le bon vin et c'est ce qui lui causa la goute. M. le
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ce r^cit celui de Sorbi<^re ^ qui Ic frequenla beaucoup dans les

aniiees qui precedereiit ie depart pour la Suede :

« J'ai eu le bonheur de converser deux ans assez familierement avec
feu Monsieur de Saumaise de <|ui j'c^tois voisin k Leyden, ou je praliquuis
la Mcdecine. Je le visitois reglemeiit,deux fois la seniaine, et jeiiiiTcndois
chez liii parliculierenient le Dimanchc, au sortir du diner, parce qu'll

n'alloit pas au Prfiche du soir ct qu'ainsi nous demeurions seuls deux ou
trols lieures, apr^s quoi j'^tois bien aise de voir la compagnie qui y
arrivoit.

< II s'y formoit un cercle de quinze ou vingt personncs de remarque,
telles qu'^toient Messieurs I'Enipereur, de Lafit, Golius, etc. Et il y avoit
beaucoup de plaisir et de profit en ces conversations. Nous ctions la

plu-part du terns k I'entour d'un grand feu, dont il occupoit un coin et

Madame de Saumaise tenoit I'autre, se nidlant dans tons nos discours et

ne pcrmcttant point qu'aucun se retirat sans avoir re^u quelque trait

de sa raillerie...

'( Je puis done dire, apres avoir tant etudi6 Mr. de Saumaise, que je

Tadmirois autant dans ses familiers entretiens que dans ses livres. II

paraissoit fort froid et ne se produisoit point avec empressenemt. II y
avoit meme de la peine k le faire parler : niais, lorsqu'il etoit en train, il

faisoit paroitre une grande fecondite de pens6e et une vaste Erudition.

Je me souviens dy avoir amen6 un gentilhomme Franyois, qui ne-Tavoit
jamais vu ; en y allant, nous nous proposames de le faire parler de la

chasse : nous le mimes sur ce discours la et mon ami, en revenant, me
dit qu'un vieux veneur, tel qu'il etoit, n'en eut pas sfu discourir plus
pertinemment. II etoit fort 6tonn6 d'ou un honime de cabinet et de
manuscrits et d'ailleurs si mal k cheval, en avoit peu tant aprendre, car
il ne parloit pas tant seulement de ce qu'il avoit lu dans les Auteurs, mais
de ce que Ton ne pent sfavoir qu'apres avoir battu beaucoup de pais et

fait mourir force gibier.

« La conversation etoit souvent infest^e (pour me servir d'un terme qui
exprime le depit que nous en avions) par un Professeur en Philosophic
nomm^ David ^ Stuard, Ecossois, qui contredisoit maussadement a la

plupart des choses qui y 6toient avancees et ce lousseux nous faisoit

beaucoup perdre de I'entretien de Mr de Saumaise, auquel nous nous
plaignions de ce qu'il ne rembarroit pas assez ce reveur, lui qui avoit accou-
tume de poursuivre k outrance dans ses livres ceux qui osoient lui

rcsister. »

Un an apres son depart,- le 15 juillet 1651, il n'est pas encore

rentre au bercail ^ et Christine de Suede, par une lettre datee

du 31 mai^ a demande qu'on lui laissat cet homme dont I'inte-

Cardinal dc Richelieu lui ayant envoys d'exccllent vin, aussi bien cju'A un autre
s^avant, poiu- boire a sa Sant^, on I'avertit que, s'ii en bikvoit, il auroit la goOte. II

dit qu'il aitnoit micux avoir la godte que de ne point boire de ce i>on vin \-^. »

1. Sorberiana, deja cit6, \>^. 192 i 194.
2. 11 sappelait en r^alite Adam Stuart. David est son tils, devenu doctcur ea

philosophie, le 2 ocl. 1646 (cf. Hronnai, 11, p. 302).
3. Bronnen Leidsche VnioersUeil, t. ill, p. 57. J'ai fait photograpbier aux

Archives de StockliQim le contrat d'engagemeni de Saumaise t-t le pubUerai alt^
rieurement

4. Ibid., p. 21*, no 680.
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grite, les travaux litteraires et la connaissance approfondie de

toutes choses, autant que des dons singuliers, recommandent de

tant de manieres. L'argument qu'emploie Christine est bien

mauvais : elle n'a pu profiter de lui autant qu'elle I'aurait

voulu, a cause de la mauvaise sante dont il avail ete afflige

•depuis son arrivee.

L'air de la Suede etait beaucoup plus nuisible a nos grands

hommes que celui de la Hollande, mais Christine, qui avait deja

tue Descartes en le forgant a la venir entretenir de grand matin,

ne s'en souciait guere, pourvu que sa Cour et par consequent

elle-meme, vissent accroitre leur eclat par la presence « du

<iitoyen le plus honore de la republique des lettres ^ «.

Le 18 juillet 1651, les Curateurs repondent qu'ils supporte-

raient aussi difficilement de priver le monde de I'Astre du

jour que leur Academie de ce « Musarum sacrario ». Or il y a

deja, non pas six mois, mais un an, que I'Universite et I'Eglise

sont privees de ce soleil dont elle veulent etre illuminees et

rechauffees. On espere done que la reine permettra qu'avant '

I'hiver, Saumaise ait regagne son poste.

Ce ne devait pas etre pour longtemps : comme a Descartes,

la Suede lui avait glace le sang. II ne fit plus que vegeter : « Je

n'ouvre plus un livre que je n'y sois force » ^ mauvais signe chez

ce livresque qui ecrivait sur le tissage d'apres les auteurs anciens

sans s'aviser- des metiers de Leyde. II partit pour Spa, comme
Juste Lipse, jadis, mais il n'en devait point revenir. II y mourut,

le 3 septembre 1653 ; son corps fut transports a Maestricht, oil

il fut inhume dans I'Eglise frangaise ^ M, Fairon, I'archiviste de

Liege, n'a pu decouvrir les traces de son deces et M. Flament,

I'archiviste de Maestricht, n'a pu retrouver sa tombe. Ainsi,

d'un si grand nomil ne reste meme plus, comme pour Scaliger,

sur la terre hollandaise, une dalle brisee.

Le 4 octobre 1653 ^ le Senat exprima ses condoleances a la

1. Bronnen Leidscbe Universiteit, t. Ill, p. 21*, n° 680.
2. Haag, La France proleslante, V« ed., t. IX, p. 161.
3. Cf. van der Aa, Biogr. Woordenboek.
4. Bronnen Leidsche Universiteit, t. Ill, p. 71. Mon eminent collegue de I'Uni-

versite de Strasbourg, M. F. Baldensperger, veut bien me communiquer la lettre

de Christine de Suede k la veuve de Saumaise, par lui copiee aux Archives de
Stoclcholm (Biographiska S.)- La reine lui reproche la destruction des manuscrits
du grand homme qu'elle a « aime comme un Pere » et lui promet cependant d'avoir
soin de son fils. Sur ce dernier et ses d^portements j'ai trouve un dossier interes-
-sant k la Bibliotheque de I'Universite d'Utrecht. Je possede aussi la photographic
^e toutes les lettres de Saumaise a BouUiaud qui se trouvent a la Bibl. de
"Vienne (Autrirhe).
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veuve qui, se prepararil a rentrer en France, oblint des Curateurs

3.OCX) florins de vialique. he conseil du bibliolhecairc Thysius *,

estimant que I'interet et riionneur de I'Universite comman-
daient de racheler les manuscrits orientaux el les livres annot^s

du defunt, ne semble pas avoir ele suivi.

Beaucoup out vu passer le nom de Salmasius et des genera-

tions de professeurs et d'etudiants hollandais ont contemple son

portrait a TUniversite, sansreconnaitre, sous I'universelle termi-

naison latine, le nom d'un grand savant fran^ais. Un erudit

allemand, dans un ouvrage publie en 1915, se trompait, invo-

lontairement sans doute, en ecrivant : « die Schriften des Hoi-

laenders Saumaise » ^.

Pour moi, je n'ai jamais pu le contempler sans un affectueux

respect dans la salle de la F"aculte des Lettres d'Amsterdam, oti

je siegeais avec mes collegues hollandais : son portrait (cf. pi.

XXXII) etait accrocheau mur, en face decelui de Scaliger, avec

lequel il voisine aussi dans la salle du Senat de I'Universite de

Leyde : la figure est ravagee et anguleuse, les meplats saillants^

le regard ironique, la bouche dedaigneuse. Les professeurs de

philologie classique d'aujourd'hui ne les regardent pas, ces

glorieux ancetres fran^ais de la science hoUandaise. Le .perfec-

tionnement de leurs methodes critiques, autorisent jusqu'a un

certain point ce dedain, mais si, de leur part, il est un pen

injuste, de la notre il serait coupable, et nous n'avons pas le

droit de laisser tomber dans I'oubli aucun des litres de noblesse

et de gloire de la science frangaise et de I'esprit fran^ais.

1. Ibid., pp. 79, 87, 88, 90 ; p. 69*, une lettre de Clement, flls du pasteur wallon

de Ziericzce, sur ces manuscrits. Clement, I'^diteur du premier tome (seul paru) des

Lettres de Saumaise, Claudii Saimasii virl maximi Epislolarum liber primus, acce-

dunt de laudibus et vitae ejusdem prolegomena accurante Antonio Clementio, Leyde,
Adr. Wyngaerden, 1656, 1 vol. in-4», est immatricul^ k Leyde le 17 mai 1656 ;ir

mourut en 1657. La maison de Thysius et sa belle biblioth^que existent encore au
Rapenburg.

2. H. Sieveking : Grundziige der neueren Wirlscha/lsgeschichlf wm 17 Jhd.

bis zur Gegenwart, Leipzig. Teubner, 1915, 2* Edition, p. 10 (Extrait du « Grundriss

der Geschichtsivissenschaft lisgg. v. Aloys Meister).





CHAPITRE XV

Du Ban et les origines du cart6sianisme a l'universit^

DE LE\'DE

11 convient, afm d'etre complet, de mentionner encore,

brievement, pour cette periode de 1633 a 1653, en dehors de

Polyander, quelques maitres ou lecteurs fran^ais de philoso-

phic Qu d'eloquence, dont le principal est Francois du Ban, ne

a Autun vers 1592, qui avait enseigne a I'universite de Pont-

a-Mousson et aux colleges de la Fleche, de Reims et de Moulins.

II fut, a la Fleche, un des professeurs de Descartes, mais le maitre

s'en souvint mieux que I'eleve. A Paris, il se convertit au protes-

tantisme et, sur la recommandation du Comte de Lansberg,

deviiit precepteur des enfants du « Roi d'un hiver », comme on

dit en Hollande, c'est-a-dire de I'Electeur palatin, roi de Boheme.
La Hollande est aussi un refuge de princes en exil.

Du Ban est inscrit comme etudiant en theologie a I'Universite

de Leyde, le l^r fevrier 1630 et eut I'honneur d'etre candidal

contre Reneri, I'eleve et I'ami de Descartes, a I'Universite

d'Utrecht, quatre ans plus tard. II ne fut pas choisi. Van Baerle

et Vossius le recommanderent de nouveau, cette fois a Leyde, et,

le 21 aout 1635 ^, les Curateurs et Bourgmestres lui permettent

d'enseigner la logique jusqu'au 8 novembre, a litre d*epreuve,

epreuve qu'ils prolongent d'un an au-dela de cette date, en lui

accordant le litre de Professeur de Logique ^ et un traitement de

400 florins avec le droit de presider les soutenances de theses en

cette matiere. Toutefois, ce n'est que le 11 aoOt 1636 * qu'il fut

nomme definitivement professeur extraordinaire de logique au

traitement de 500 florins, plus 100 florins d'indemnite, ce qui ne

1. Bronncn Leidsche universileil, t. II, p. 197.
2. Ibid., t. II, p. 199.
3. Ibid., p. 201.
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rempeche pas, cela se comprend, d'etre cousu de dettes ^. Le
Recteur, qui tenait, semble-t-il, a meriter son titre de magni-

fique, propose de lui accorder 1.000 florins pour les payer. Afin

de raflermir sa situation, les Curateurs et Bourgmestres lui

accordent, a sa demande, le 9 fevrier 1638, 1'enseignement de la

Physique, selon Aristote bien entendu, avec un traitement de

400 florins.

En 1639, du Ban est admis a tons les examens, disputes et

soutenances des candidats au baccalaureat ou a la licence de

philosophic ; mais du Ban a gagne son jeune collegue Heere-

boord a la philosophic cartesicnne et tons deux se voient invites

a faire desormais leurs lemons, selon le texte d'Aristote. Du Ban
semble s'incliner puisque, d' accord avec Triglandius, Schotanus,

Heinsius, I'Empereur, Heereboord et le Recteur Heurnius, il

etablit le programme ^ de I'enseignement de la philosophic, date

du 8 aout 1641. Descartes a, depuis quatre ans, publie a Leyde

meme son Discours de la Methode, mais il semble que ce soit en

vain, puisque le dit programme commence comme suit : « Que

le precepte general soit celui-ci, que le texte lui-meme d'Aristote

soit lu avant toute chose et explique litteralement et qu'Aristote

soit commente par Aristote, ainsi que par ses interpretes anciens,

les grecs surtout. »

Done ce dernier, en 1641, est encore le philosophe unique, le

divin peripateticien. Le progres relativement au moyen-age,

le resultat des conquetes du xvi« siecle est seulement qu'on

recourt au texte grec meme et non a une traduction latine ou a

des commentateurs : progres parallele a celui que Doneau a fait

faire aux etudes juridiques. II est meme interdit au maitre de se

servir des vocables dela scolastique etil est present de n'enseigner

la philosophic qu'en pur latin ^ mais les Curateurs ne peuvent

concevoir d' autre base a la philosophic que I'oeuvre d'Aristote ;

il reste la somme et la quintessence de toute doctrine. Encore,

si Ton n'en tirait que les Logicae et les Ethicae Praelectiones,^

mais c'est aussi de lui que Ton apprend la physique et voila pour-

quoi du Ban pent passer d'une chaire de logique et de morale

a une chaire de physique, comme fit du Moulin, alors que c'est

1. Bronnen Leidsche Universiteit, t. II, p. 216.
2. Ibid., p. 259 a 260 et p. 331*, n" 639.
3. Ibid., p. 333* : « In praclectionibus nulla barbara vocabula scholastica, artisque

termini monstrosi usurpentur, utque puro sermone Latino Ptiilosopliia tradatur. *
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le coiitraire qui pourrait seul, ^ la rigueur, se produire aujour-

d'hui.

Rien d'6tonnant done si Descartes rencontre dans les milieux

universitaires de Leyde, comme dans ceux d' Utrecht, une vio-

lente et farouche opposition dont nous reparlerons au livre III

;

mais c'est en vain qu'on cherche a entraver la v6rit6 nouvelle,

du Ban fait encore soutenir des theses cartesiennes le 23 mars
1643 K

Sa mort, survenue au mois de mai, ne fut pas celle du Cart6-

sianisme, auquel la nomination de I'Ecossais Adam Stuart, dont

nous a parle Sorbi^re et celle du theologien genevois Spanheim,

ami da Rivet, devaient, dans I'esprit des Curateurs, opposer

une barriere. Stuart avait professe longtemps a I'Academie de

Sedan et se servait du fran^ais, d'ailleurs assez mal, dans sa

correspondance avec les Curateurs 2.

Disons un mot, pour fmir, de seigneurs de moindre valcur :

les nommes Pierre Jarrige et Jean Botte, tous deux apostats.

On attachait aux apostats une enorme importance, car leur

conversion etait un temoignage de la vitalite et de la force

attractive des Eglises reformees. De plus on se souvenait

que tant des meilleurs predicants du xvi^ siecle avaient ete des

moiues suivant I'exemple de Luther. Aussi leur faisait-on bon

accueil et les Articles synodaux mentionnent les secours qu'on

leur accorde : Synode de Flessingue, septembre 1644 ^ art. 22 :

« A Jehan Botte, ont este accord^s, pour la derniere fois, 30

florins » ; Synode de Middelbourg, septembre 1648, nrt. 9 : « Le

S' Pierre Jarrige, cy-devant Jesuite, prof^s du 4""® vceu et

predicateur, s'estant presente en ce Synode..., la Compagnie,

ayaut esgard aux bons tesmoignages et recommandations de

I'Eglise de Leyde et de quelques doctes et signales personnages,

et aux dons que Dieu luy a despartis, declare luy accorder

dispense..., etc. »

Dans les Bronnen, le nom de Botte apparait souvent a partir

de 1643, sous la fo: me de Johannes Bottesius, de Grandville,

naguere Docteur et professeur de theologie dans I'ordre des

t. Cf. la notice de de Waard dans Nederl. Biogr. Woordenboek, t. Ill, p. 58
qui renvoie a Sicgenbeck, I, 149, 153; II, 121, 269; et CEuprcs de Descartes, t. IV,

p. 79, 80.

2. Exempic, Bronnen, t. Ill, p. 17*, n«>674. II avait M appcl^ en 1644 ; cl.ibid.,

t. IF, p. 287 ; Spanheim avail etc nomm6 en 1612.

3. Livre Synodal, pp. 479 et 484.

22
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Dominicains ^. A la date du 17 novembre 1643, les Curateurs et

Bourgmestres lui conferent la licence de presider a des « disputa-

tions » sur des sujets de logique, mais non Fautorisation de faire

des cours, a condition que le dit Bottesius se maintiendra dans

les limites dela philosophic d'Aristo,te, re^uedans cette Academie,

sans introduire de « nouvelletes » quelconques, a quoi le Senat

aura k veiller. Ceci est contre Descartes avec qui Botte est en

rapport, nous le verrons plus loin. Du Ban mort, on se mefie

de la sympathie des Frangais pour leur compatriote.

Au reste, cette autorisation est toute provisoire et ne don-

nera a Botte aucun droit a pretendre a une chaire, II regoit

cinquante florins pour son livre Disputationes Logicae. Par

decision du 23 aout 1644 2, il est maintenu jusqu'a I'arrivee

du professeur Adam Stuart, a qui on en referera. L'avis de ce

dernier fut sans doute defavorable, puisque, le 8 fevrier 1646,

les Curateurs et Bourgmestres repoussent une nouvelle requete

de Botte, mais il fut admis a nouveau a professer pendant

un an, apres une intervention de Saumaise en sa faveur, le

25 mai ^.

Quant a I'ancien jesuite Pierre Jarrige, convert! a « la vraie

religion chretienne de I'Eglise reformee », les « Gecommiteerde

Raden » ou Commission permanente des Etats de Hollande, ont

decide de pourvoir a son entretien, par Resolution du28juin 1648,

jusqu'a ce qu'il ait trouve une situation et le recommandent a

la sollicitude des Eglises frangaises de Hollande et del'Universite

de Leyde \ Celle-ci I'autorise a apprendre la rhetorique a la

jeunesse en des cours prives, mais lui defend de faire un discours

public sur son livre contre les Jesuites.

Toutefois, on lui accorda de parler publiquement de tout

sujet qui ne touchera ni a la politique ni a I'Etat. L'epreuve

fut assez concluante pour que, le 15 novembre 1649, les Cura-

teurs et Bourgmestres lui permissent d'enseigner I'eloquence,

dans r amphitheatre de philosophic, deux fois par semaine ^ le

mercredi et le samedi, entrant ainsi en concurrence avec Antoine

Thysius le fils, professeur extraordinaire de poesie, a qui une

1. Bronnen Leidsche Universileil, t. II, p. 279 : « Joh. Bottcsius de Grandivilla,
quondam in ordine Dominicanorum ITieologiae acphilosophiae doctor et professor, i

2. Ibid., p. 288.
3. Ibid., p. 305.
4. Ibid., t. Ill, p. 22.
5. Ibid., I. Ill, pp. 30 et31.
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t^chc analogue est confine. On salt que Jarrige rcntra plus tard

dans Ic sein de I'Eglise catholique apr6s une deuxidme apostasie,

non moins rctentissante que la premi(ire, mais peul-^lre plus

avantageuse.

Je ne dirai rien du Lyonnais Pierre La Mole, inscrit le 7 juin

1636, jt qui eiiseigne le fran^ais aux ^tudianls, ni de Tancien

acteur Antoine de La Barre, autoris6 a faire deux fois par

semainc un cours public de fran^giis dans une salle dependant

de rUniversite, et ce malgre I'opposilion des theologiens,

mon ancien el^ve, M. Riennens ayant longuement parle d'eux

dans son E-iqnisse hislorique de Venseigwment du frdnfais aux

Pays-Bas ^.

1. Thfcse de doctoral de I'Universitd de Paris, d&\k citde ; Lcydc, Sijthofl 1919,

1 vol- in-So pU,





CHAPITRE XVI

6TUDIANTS FRANC'AIS A l'uNIVERSIT6 DE LEYDE DE 1616 A 1648

11 nous reste a examiner le mouvement des ^tudiants fran^ais

pour la periode allant de 1616 a la paix de Westphalie en 1648.

Sous le recteur Guillaume Coddaeus, en 1616, 15 inscriptions,

dont celle du Parisien Jacques Bigot et de I'Orleanais Gilles

Jove, se repartissant comme suit : six etudiants en th^ologie,

six en droit, deux en lettres, un en medecine ; on voit done que
les theologiens ne sont pas majorite. A c6te d'eux,il faut noterle

Beige Henricus Reneri, inscrit le 15 mars 1616 : il sera plus tard

le disciple et I'ami de Descartes.

En 1617, meme nombre ; un nom a retenir : « Albertus Gerardus

Metensis », 22 ans. Math., immatricul6 le 28 avril. C'est le

celebre Girard de Saint-Mihiel ^ qui, avec Simon du Chesne,

de Dole, professeur de mathematiques a Delft, Alleaume et

David d' Orleans, ingenieurs au service de Maurice, repr^sente

dignement la mathematique fran^aise aux Pays-Bas *, a la

fm du xvi® siecle et au commencement du xvii^, avant Des-

cartes. Le meme Albert Girard, « Samielois », revise VArilhme-

tique de Simon Stevin (Leyde, Elzevir, 1625). Constantin Huy-
gens, dans une lettre a Golius ^ datee de decembre 1629, I'ap-

pelle : « Vir stupendus Albertus Girardus » et ce Golius, un des

correspondantsde Descartes, entretenait avec Girard des rapports

suivis. Celui-ci etudiait les lois de la refraction, un des pro-

1. Voir sur lui la notice de de Waard dans Nieuw Biogr. Wdb., t. II, col. 477 s..

qui cite Hagers, Bouivslofjerx ct Dannrcutlier (H), Le MatMmalicien Albert Girard
de Saint-Mihiel (1595 k 1G33), cxtrait des M^moires de la Soc, des Lettres, Sciences
et Arts de Bar-le-Duc, 3« s^rie, t. HI, in-8».

2. Notons en passant, pour conKrer le pass^ au present, qu'elle est reprfeent^e
en Hollande aujourd'hui par un des plus distinguds inath^niaticiens de la jeune
icole, M. Denjoy, appel^ en 1917 41'L'niversili d'Utrecht, et qui y enseigne en fran-

fais la thdorie des fonctions.
3. Cf. Korteweg, Descartes et les Manuscrits de Snellius, Revue de M^taph'jsique

*t de morale, juillet 1896, p. 10 du tirage k part.
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blemes qui preoccuperent le plus le philosophe fran^ais, au debut

de son sejour en HoUande. Suivant les fiches wallonnes de Leyde^

Girard public ses bans a Amsterdam, le 12 avril 1614, au

moment d'epouser Suzanne des Nouettes, agee de 18 ans. Lui,

en a 19 et se donne pour joueur de luth, habitant derriere la

Halle; la musique, etant fondee sur le nombre, a eu toujours

une singuliere attraction sur les mathematiciens. Le 5 levrier

1615, il est encore a Amsterdam, ou il fait baptiser, a la Vieille

Eglise, son fils Daniel. C'est done en 1617 qu'il s'est etabli a

Leyde, et c'est la qu'il fait baptiser sa fdle Marie a 1' Eglise Saint-

Pierre, le 15 juillet.

Apres avoir reedile la Fortification de Marolois (1627) ^ il

assiste au siege de Bois-le-Duc, avec Henri de Bergaigne, a qui

il dedie son Invention nouuelle en Algebre (Amsterdam, 1629) ^.

II songe a un Traite de Voptique, sans oublier les refractions, mais

il a de la peine a realiser ses projets, « estant en pays estrange,

sans Maecenas et non sans perte », et il pense aussi a un traits

de musique. L'identite de son plan de recherches avec celui de

Descartes est frappante. « Obiit heu ! Alb. Girardus, vir incom-

parabilis «, note Huygens dans son Dagboek ^ II est enterre a

La Haye, le 11 decembre 1632, dans la Groote Kerk sous le

nom de ((Monsieur Albert, ingenieur)). II ((u'alaisse qu'une bonne

reputation, ecrit sa femme, d'avoir fidelement servi et employe

tout son temps a la recherche des plus beaux secrets des mathe-

matiques. »

Le regrette Paul Tannery ecrit a son sujet ^
: (( Eleve et suc-

cesseur de Stevin, Girard, dans son Invention nouvelle en Al-

gibre (1629), expose nettement la composition des coefficients

d'une equation algebrique en fonction des racines. II donne

egalement, le premier, la mesure de la surface des triangles et

polygones spheriques d' apres la mesure de leurs angles. »

Pour 1618, une douzaine d'immatriculations nouvelles, dont

une remarquable, celle de (( Fridericus Tremolius, com. Lavalli,

natus Thouarei, 15, P. », c'est-a-dire de la Tremoille, comte de

1. Samuel Marollois ou Marlois 4tait n€ dans les Pays-Bas du Nord vers 1572,
et mourut k l.a Haye avant 1627 (cf. Nieuiv Ned. Biogr. Wbd., t. II). II est I'auteur

de : Fortification ou architecture militaire tant offensive que deffensioe, La Haye, 1615.
2. Lettres de Peiresc, t. IV, p. 201.
3. CM€ dans Qiuvres de Descartes, ^d. Adam et Tannery , t. XII, p. 593.
4. Les Sciences en Europe (1559-1648), dans E. Lavisse et A. Rambaud, Histoire

Generate... Paris, Colin, in S" t. V (1895), p. 471.
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Laval, Televe de Rivet, le petit-fils du Taciturne, le futur

prince de Tarente.

Les troubles de Tannic 1619, marques par rabominable

execution d'Oldenbarneveldt, n'amencnt pas une diminution des

Frangais, qui seront 14 : ^ signaler, un groupe de deux jeuncA

gens, Jean-Antoine de Couvert et son frere Arthur, jumeaux
de 20 ans, accompagnes de leur «ephorus » ou precepteur, Michel

du Roy, age de 24 ans et de leur domestique, Carolus Lc
Fevre. Nombreuses restent d'ailleurs les inscriptions de

domestiques et souvent ceux-ci servent des nobles de Lusace

ou de la Marchc de Brandebourg : ne meprisons pas ces modestes

agents de I'influence fran^aise."

L'arrivee de Rivet en 1620, fait aflluer les etudiants fran^ais,

comme les Curateurs I'avaient pr^vu. Autour de lui, se groupent

28 inscriptions nouvelles, en y comprenant celle de ses deuk fils,

Samuel et Claude. Le plus etonnant, c'est qu'avec lui, semble

etre arrive sOn fameux adversaire de plus tard, Amyraut,

porte le 16 octobre, comme « Moses Admiraldus, Andegavensis,

23 ans, T. ^ » On s'etonne moins de voir apparaitre, le 28 noVem-

bre, « Johannes Dailleus, Picto, 27, T. », qui est le predicateur

Jean Daille ^ que nous aVons vu vanter plus haut et enhn

Samuel Bochard ^ de Rouen, 21 ans, plus tard membre de

rAcademic de Caen et auteui de la fnmeuse Geographic sacree

(1646), homme d'un genie divin, selon Casaubon le jeune.

Samuel Bochard est inscrit pour la theologie * egalement, tou-

tefois il est bon de remarquer que, sur ces 28 immatriculations

de 1620, il y en a ^ peine une diznine pourcttte branche:ilest

vrai que parmi elles, il est au moins trois noms qui seront celebres,

Amyraut, Daille et Bochard, mais ceci montre une foisdeplus

qu'il ne faut pas exagerer le role de la religion dans Tafllux des

Fran^ais aux Pays-Bas.

Pour 1621, on saute brusquement a 49 inscriptions nouvelles :

le chiffre de I'annee d'arrivee de Scaliger (1593 : 37) est large-

ment depasse. Peut-etre Texpedition de Louis XIII dans le

Sud-Ouest, marquee notamment par la prise de Saumur et la

1. Cette inscription semble avoir ^chapp6 k M. Bordler qui n'en fait pas menUon
dans sa notice sur Amlraut (Haag, La France prutestanle, 2* &d., t. I, coi. 185 s.)-

II ^tait ne k Bourgu^il, en Touraine, au niois de Septembre 1596.

2. Daill6 dtait n^ k Chatellerault, le 6 Janvier 1594 (Haag, op. cit., 2« ^d., t. V, col.

23 et s.), voir aussi plus haut, p. 307.
3. II ^tait n6 k Rouen le 10 mai 1599. Cf. Haag, op. cit., 2« id., t. II, col. 649 et s.

4. U soutint une thise De Idolatria, qui parut k Leyde en 1621.
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fermeture momentanee de son Academie, en est-elle cause, car

les etudiants de La Rochelle, par exemple, ne sont pas moins de

quinze, dont un groupe de cinq, le meme jour, mais I'influence de

Rivet y est certainement pour une plus grande part. Les Sainton-

geais aussi continuent a etre nombreux : I'un d'eux a un nom
dans I'histoire, c'est « Benjaminus Pritolaus, Xanto S. Ange-

liacus, 20. T. », 19 mai, et qui est Benjamin Priolo, de Saint-

Angely, en Saintonge. Beaucoup d'autres Fran^ais m'echap-

pent sous la forme latine donnee a leur nom.

Les inscriptions de 1622 s'elevent encore a 42 : Comme les

etudiants de I'annee precedente ont du rester, cela fait peut-

etre pres d'une centaine d'etudiants fran^ais presents a Leyde,

cette annee-la. Maximilien du Maurier, de Paris, est inscrit

comme etudiant de lettres, a 14 ans, le 9 avril : c'est le fils de notre

ambassadeur a La Haye ; I'annee suivante, le 28 fevrier, son

frere, le futur ecrivain, Louis Aubery du Maurier, imite son

exemple a 12 ans. Tons deux ont pour precepteur le Benjamin

Priolo, dont nous venons de parler. Je ne sais qui est Isaac de

Sainct-Mars, Normand, inscrit, le 6 aout. Quant a Francois

et Philippe de Jaucourt, Bourguignons de 14 et 11 ans, ils

doivent appartenir a une famille qui donna d'illustres represen-

tants au Refuge de 1685.

II y a encore 30 immatriculations nouvelles en 1623. Est-ce

pour cela que Louis XIII defendit, a cette date, d'envoyer les

jeunes candidats au saint ministere faire leurs etudes hors du

royaume ? Aussi le chiffre s'abaisse-t-il a 22 pour I'annee suivante,

parmi lesquelles il n'y a que cinq theologiens. Deux gentilshommes

sont mentionnes sans que leurs etudes, peut-etre assez vagues,

soient precisees : Jean Frotier, S^" de La Rochette et Pontius

de Besque, S^ de Montmarnes, tous deux ages de 27 ans ^.

Pierre du Moulin, Parisien, 23 ans, inscrit le 5 mai 1624 a la

Faculte de theologie, est le fils de I'ancien professeur de I'Uni-

versite de Leyde ; aussi est-il dispense de droits.

Sous le rectorat de Walaeus, en 1625, 10 inscriptions seule-

ment, mais une importante, celle de Samuel des Marets, Picard,

26 ans, candidat en theologie (19 juin), futur professeur del'Uni-

versite de Groningue, de 1642 a 1673, qui devient docteur des

le 8 juillet 2. 1626 : relevement a 16, parmi lesquels je ne compte

1. Notons aussi Francois Passavant, de Bale, etudiant en theologie, de 21 ans.

2. Bronnen Leidsche Universiteit, t. II, p. 120.
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pas un Toussain Dormieux, indiqu^ comme 6tant de Francfort et

qui pourrait Hre Fran^ais ainsi que beaucoup d'autres dtudiants

aux iioms a cousonnance fraiiQaise, venanl de Hollande ou
d'Allemagne.

L'annee 1627 est celle du quatri^me rectorat de Polyander :

22 immatriculations environ, dont celles de deux fils de Pierre

du Moulin, Louis, etudiant en medecine de 21 ans, qui devien-

dra docteur le 23 Janvier 1630 \ et Theophile, qui a 20 ans et

^tudie les mathematiques (inscrit le 12 Janvier 1628).

1628 : environ 27 Fran^ais, parmi lesquels Francois de Buisson,

de Metz, etudie les mathematiques. a Jacobus Moyzantius Cado-

mensis, 18 J.)>, 26 aout, ne nous frapperait pas, si nous ne nous
avisions que c'est Moysan de Brieux, londateur de I'Academie de

Caen, un des plus brillants poetes latins du xvii^ siecle * et dont

un descendant du meme nom, gendre de du Bosc, passera en

l-jollande au Refuge.

1629 : 23 inscriptions nouvelles, dont celle, le 13 octobre,

d' « Henricus Reigneri, Leodiensis », 36 ans, « M. Art. Mag. », qui

est cet ami et disciple de Descartes que nous avons vu d6j^ ^ la

date du 15 mars 1616. II n'y a pas moins de 6 inscriptions fran-

^aises dans cette annee 1629, a I'Universite, pour les mathemati-

ques, en attendant celle dea Renatus Descartus, Picto, 33, Math. »,

immatricule le 27 juin 1630, dont on ne Ht pas le nom sans emo-

tion dans VAlbum Studiosorum. II y a encore cinq autres etu-

diants frangais de mathematique autour de lui, notamment
Paul La Grange et Henri Colin, de Metz, 21 et 20 ans, et Petrus

Bordier, au total 22 immatriculations nouvelles. Un peu apr^s

le nom de Descartes, on voit, a la date du 24 aoilt, la mention

suivante, qui I'aurait inquiet6 s'il I'avait lue : Francois Mer-

langes, connu chez les papistes, d'oii il a fait dMection, sous le

nom de Durand Caudel, Gascon, age de 26 ans.

1631 : 16 immatriculations.

1632 : 23 ou peut-etre 27 immatriculations, car c'est Tannic

de I'arrivee de Saumaise. Deux noms illustres, Mauritius a

Coligniaco, 14 ans, et Gotspar a Coligniaco, 12 ans, deux fils du

marechal de Chastillon, dont Tun portait le prenom de Maurice

de Nassau, 1'autre celui du c61ebre amiral Gaspard de Coligny.

1. Bronnen Leidsche Vnioersileit, t. II, p. 144.

2. Haag, La France prolestante, 1" ^d., t. VII, p. 431 ct suiv. avec bibliogra-

phie.
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Le portrait de Gaspard a ete peint par Rembrandt ^. Leur
precepteur, age de 33 ans, et docteur en droit, est Jean Hugue-
tan, immatricule lui-meme le 15 fevrier 1633. A sa suite, son

famulus et une dizaine d'etudiants frangais.

1634 : 23 inscriptions, dont Samuel de Torci, Normand, et

Philippe de Glarges. Plus connu est « Nicolaus Perrotus, Catalau-

nensis)), 28 ans, porte le 5 octobre pour la theologie. C'est le

traducteur le plus admire de son temps, Perrot d'Ablancour,

qui venait de reprendre la religion de Calvin, apres avoir ete

catholique, par amour pour M^^ de Saint-Didier. Bayle I'appelle

I'un des bons et des beaux esprits de ce siecle. Evidemment,

la presence de Saumaise I'attirait a Leyde : cette influence

devait etre decisive et entrainer son neveu Fremont d'Ablancour

a aller lui aussi, plus tard aux Pays-Bas ^.

1635 : sixieme rectorat de Polyander, environ 26 immatricula-

tions, mais dont beaucoup de « servi et famuli », dont on ne salt

jamais si ce sont de simples domestiques ou des etudiants

pauvres accompagnant de riches gentilshommes pour les servir,

tout en continua it leurs etudes. Un Elie de Polignac, de 22 ans,

etudie les mathematiques. Le 8 mars, s'inscrit, Charles de

Limay, sieur de Bezu, age de 46 ans, €t, le 22 juin 1635 : « Isaacus

Heraldus, Gallus Parisiensis, fil. D. Heraldi, 22 ans a,

fils de I'avocat au Parlement de Paris, Didier Herauld, ami

intime de Saumaise, avec qui il se brouilla plus tard, a

cause des plaisanteries du philologue a I'adresse des avocats ^.

1636 : 23, par exemple (25 fevrier), « Johannes Gillot, Gallus,

22 ans, math.)), qui est certainement le domestique et I'eleve de

Descartes, dont il sera question plus loin; et, le 3 mai, « Joh. de

Loges, Santo, 22, P. )), qui doit etre un fils de M^^ des Loges,

peut-etre celui dont Balzac pleurera la mort au siege de Bois-le-

Duc, ou il fut tue en 1637. Qui est Joh. de la Mot, noble parisien

de 22 ans, etudiant en philosophic ? A signaler, pour la curiosite

des noms, le domestique Louis Aristote et le Sedanais Frederic

Poilblanc.

1. Cf. Jean Veth, op. cil. supra p. 33 n. 4.

2. Haag, La France protesiante, 1" ed., t. VIII, p. 197 et le Supplement aux Mena-
giana, par Pierre le Gouz (Ms. fr. 23254, p. 34) : ( M. d'Ablancourt a change de reli-

gion deux fois. Estant devenu amoureux de Madame de Saint-Didier, qui estoit

catholique, il se fit catholique. M. d'Ablancourt estant alle en Hollande, y reprit ses

premieres opinions et la religion de Calvin. » La suite est aussi assez interessante
pour la connaissance de ce personnage.

3. Haag, La France protestanie, t. V, p. 507.
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1637 : 11 eludiaiils seulemenl, dont le grammairien Natha-
niel Duez ^ et le FroveiK^al Et. Chaix, 45 aiis, Dr. en medccine.

1G38 : sous le rectorat de Conslantin rHmpereur, qui n'est

pas Fran^ais en depit de son nom : 16 ou 19 immalriculalions,

parmi lesquelles celles de Charles de Poncel, chevalier, S*" de
Breligny, 24 ans, etudiant en nialhemaliques.

1639 : 10, dont il faul rclrancher Nathaniel Duez, dc Melz,

reinscrit.

1640 : environ 21, peut-etre 23, suivant qu'on y ajoute Daniel

de la Bassecourl et Jacques Agache, eleves du College wallon

de Iheologie, auquel il cut falJu consacrer une notice, car c'est

une des institutions annexees a TUniversite de Leyde, oil la

pensee et la langue fran^aises sont le plus vivaces. Les « Reigles

et loix du College des Eghses wallonnes estably a Leyde », avaient

6te arretees au Synode de Ziericzee, le 12 avril 1606. Daniel

de Cologne, Louis de Dieu, Daniel Massis, en furent successive-

ment directeurs. La mort de ce dernier marqua la fin de cet

organisme, devenu d'ailleurs moins utile, au moment oil le

Refuge allait grossir a la fois le troupeau des fideles et la cohorte

des pasteurs.

1641 : 12, dont Claude Rivet, frere du professeur, noble

fran^ais, 35 ans, inscrit honoris causa, c'est-a-dire gratuitement,

pour les mathematiques. Pour la meme branche, se fait immatri-

culer un noble dauphinois de 20 ans, Francois de Brunei des

Areniers. Par contre, c'est a la Faculte de droit que Ton trouve,

le 22 juin, le Messin Paul Ferry. II est fils du pasteur Ferry,

connu pour ses collections de documents sur I'histoire de Lor-

raine. Rivet s'interesse a ses etudes et les surveille, piisqu'il

ecrit au pere ^, a la date du I®'* mars- 1642 : « Ayant faict depuis

peu, deux voyages a Leyde, oil j'ay mon fils aisne marie, j'ay

veil vostre fils et me suis soigneusement enquis de ses comporte-

mens et de ses progres. Je n'en ai appris que des choses bonnes

et louables. Mons. Schotanus, auquel je I'ai particulierement

1 Cf. Bulletin Eglises wallonnes, 2« s., t. IV, pp. 100 k 107 et p. 218 : Mounier,
Aper^u general des destinies des Eglises wallonnes des Pays-Bas. 11 y avail aussi des
Ecolcs wallonnes, dont il est question dans difl'^rents passages du Liure Synodal (voir

que). 11 en exis

peu pr6s. pour la preparation des cat^chumdnes. Parmi les plus iniportantes sont
la table analytiquc). 11 en existe encore, k c6t6 de toutes les Eglises wallonnes ou k

celles du pasteur Giran, qui malheurcasemenl vient de quitter son importantc
coinnmnautt^ d'Amsterdam.

2. Uibliotlieque de I'Histoire du Protcstantisme francais, 54, rue des Saint-P&res,
Ms. 214.
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recommaiide, et qui est homme fort sincere, m'a assure qu'il y
[a] tout subjet d'en bien esperer et, qu'ayant commence a dis-

«uter en son college \ il s'y est si bien pris des I'entree, qu'il a

-de beaucoup surpasse son attente. II m'a dit au reste qu'il est

assez assidu et diligent et quelques autres m'ont dit de mesme.

Je I'ay exhorte et accourage de tout mon pouvoir. M. de Mory
vous dira le surplus et ce que nous avons juge ensemble pour son

sejour, veil qu'ailleurs il ne trouvera ni tant de bons exercices,

ni un lieu si tranquille et qu'il ne faut pas precipiter les voyages

des jeunes gens, desquels les estudes sont entor en fleur, ni

suivre leurs jeunes desirs... » Ce qui montre que le jeune homme
^n a assez de Leyde et qu'il a envie de s'en aller ailleurs.

Si orthodcxe que fut la surveillance, elle ne suffit pas a main-

tenircette ame d'adolescent dans le droit chemin. Dans la lettre

inedite du 21 decembre 1643, il n'est question de rien moins que

de poursuites evitees, pour je ne sais quelle debauche ou quel

mefait, dont Ferry le pere n'etait que trop informe. On peut

soupQonner Ferry le jeune de 1' avoir fait expres pour se faire

envoyer ailleurs, surtout a Paris : « Reste que vous donniez

ordre, ecrit Rivet, pour I'envoyer au lieu que vous jugerez propre

pour le faire graduer, afm de le tirer de I'oisivete et le jetter

dans I'employ. Monsieur de Mory m'a faict savoir que vous

pensez a Orleans. J'y trouve des difficultez, car premierement,

c'est une universite ou tons les Flamands et Alemans abordent

et portent la desbauche, etil y pourroit estre recognu. Seconde-

ment, il y a un statut de n'admettre aucun qui n'ait estudie

deux ans en droit es Universitez de France ; ce qui me fait vous

proposer que vous feriez mieus, ce me semble, de I'envoyer de

Paris a Caen, le recommander a Mons. Bochart, nepveu de Mons.

du Moulin, lequel ne vous peut estre incognu, qui vous y servira

soigneusement. II y a la une belle Eglise, on veillera sur ses

moeurs et sur sa conduite... »

1642 : 9 inscriptions.

1643 : 12, parmi lesquelles, de nouveau, celle d'Etienne Chaix,

docteur en medecine, 48 ans.

1644 : environ 18 immatriculations, dont celle de Henri,

comte de La Tour, 17 avril ; et, le l^r juillet, celle de « Praestan-

tis. ac dotis. vir Justus Brave, magister artium. » Le 27 aout,

1. Rivet se sert ici d'une expression restee courante aux Pays-Bas pour designe
un cours ; on dit * college geven ».
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apparait « Joannes Peudevyn, chirurg. constitutus in nosoco-

mio ut studiosos mcdicinae eo in loco in chirurgia inslituat ».

On sc preoccupe done de ia pratique de la chirurgie, et c'est un
Fran^ais qu'on charge de I'enseigner. Le 24 novembre, uu
Slrasbourgcois, Diedrich et enfin, le 28 decembre, Etienne Le
Moine, de Caen, 22 ans, etudiant en lh6ologio : 6videmment
le futur professeur de th^ologie de I'Universite de Leyde, oil

on lui confia une chaire en 1676 ^ tandis que son compatriotc^

Charles Drelincourt, premier medecin du Roi, y enseignait la

medecine depuis 1668 ^.

1645 : 22, parmi lesquelles, le 13 mai, « Carolus de Valles vel

Vallesus, nobilis ; Petrus du Bordier, Gallus, 36, opt. Scient

;

Petrus de Torsi, nob. Parisiensis, 25 ; Pierre Basse, Matheraaticus-

institutor », 60 ans.

1646 : 12 ou 13 ; beaucoup de nobles : Nicolas de Saint-Aignan^

28 ans; Jean «Launaeus a Vivantio, nobilis aquitanus,..));ensep-

tembre « Samuel Sorberius, Gallus, 30, Dr. M. » Voici quelqu'un

d'interessant, Samuel Sorbiere, dont M. Morize * a bien campe
la figure d'aventurier litteraire et d'apostat professionnel.

Semeur d'idees, s'il en fut, et precurseur, a bien des egards, des

philosophes du xviiie siecle, le traducteur de Hobbes, I'editeur

de Gassend, est un personnage trop important pour ne lui con-

sacrer ici que quelques lignes. Nous reparlerons de lui plus tard :

bornons-nous a signaler I'autographe qu'il mit dans I'album

de Gronovius, le 3 aout 1643, a La Haye (cf. pl. XXXIII b)

(il etait en Hollande depuis 1642) et les fiches wallonnes de

Leyde, que M. Morize n'a pas connues :

« Maries a La Haye, le 24 juin 1646, Samuel Sorbier, docteur

en medecine, jeune homme, et damoiselle Judith Renaud, jeune

fiUe, tous deux demeurant a La Haye » *.

1. Bulletin EoUses Wallonnes, I, p. 99.
2. Ibid., t. VI, p. 334-5.
3. Zeilschrilt fiir franiosische Sprache and I.ileratur, 1908, p. 214-265 ; Samuel

Sorbidre (1610-1670) ; Morize, S. Sorbidre el son voyage en Angleterre (1664), dans
R'vue d'Hisloire lilt^raire de la France, avril-juin 1907, etc. (Cf. le Manuel biblio-

graphi'jue de Lanson ) Voir aussi Blok (I*. J.), Drie Brieven van Sam. Sorbiere
over den toestand van Holland in 1660, dans Hijdr. en Med. Hist. Genoolsrhap,
t. XXII, 1901, 1, p. 57 et s. M. de Waard veut bien me signaler k la BibHo-
th^que Barberini, k Rome (Ms. Fiandra, XXXI, f° 58), une biograiihie de
de Groot (Grotius) dcrite par un ncveu de .Samuel Fetlt et qui doit Olrc de
S. Sorb'tTc.

4. Cette Judith Renaud 4tait la fiHe de Daniel Renaud et de Catherine Tourne-
nieine. VA\c fut baptis^e k La Haye, le 22 mars 1620, et reyue membre de l'l-]Rlise

dc La Haye, le 7 avril 16,35 ; Daniel Renaud. devenu veuf, se reniaria, le 15 mars 1648,
^ La Haye, avec Elisabeth Bouche, veuve dc M. GrilTith.
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« Re^us membres de I'Eglise de Leide, juin 1647, Sorbiere,

Samuel, Dr. en medecine et Renaud Judith, sa femme, par

temoignage de I'Eglise de la Ha^^e ^).

« Baptise le 24 avril 16;~0 a La Haye, Sorbier Henri, fils de

Sorbier et de Judith Renaud. »

Extrayons enfin des Sorberiana ^ cette heureuse notation du

caractere neerlandais : « les HoUandais peuvent etre compares

a leur tourbe, qui s'allume lentement et qu'il ne faut point

hater, mais qui, etant une fois allumee, tient son feu ». II dit

aussi et plus durem'Mit, leur fait aux Frangais a I'etranger ^ :

« J'ai vu hors du Roiaume comment en usent ceux de notre

nation avec les etranger.^, sur tout, lorsqu'il y a de la jeunesse

peu experimeintee, qui accompagne un Ambassadeur. J'en ai eu

souvent bien de la honte ; j'en ai vu arriver de facheux accidens

et cela m'a bien donne sujet de pester contre I'indiscretion dont

on nous accuse. Car je ne sgay comment nous prenons plaisir

a gater toute la disposition que nos voisins ont a nous aimer et a

nous bien recevoir.

« II est certain que les Francois plaisent par tout, qu'ils ont

I'air fort galant et que Ton emprunte volontiers ai Iturs leurs

habits et quelque chose de leurs coutumes, de sorte que ceux qui

sgavent se prevaloir des avantages que la patrie leur donne et

s'abstenir du mepris de leur h6tes, des brocards et de I'insolence,

ne reussissent pas mal aupr's d'eux, ou du moins ils ne regoivent

jamais de mauvais traitement ; mais il semble que nous prenons

a tache de nous faire mal traiter par tout, d^s que nous croions

d'y etre les plus forts ou des que nous avons quelque litre d'y

agir un peu librement.

« Et ainsi, par ce que Ton nous estime, que Ton nous temoigne

de I'amitie et que Ton a pour nous beaucoup de deference, nous

y voulons vivre en maitres, y changer les coutumes et nous

moquer impunement de tout ce qui n'est pas a notre gout. II

me souvient... que, voiageant en Hollande, un Gascon mit la

•main a I'epee contre le Bateher qui va d'Harlem a Amsterdam,

.
parce qu'il ne vouloit pas attendre son valet de chambre, quoi

qu'on lui put dire que I'ordre etoit de n'attendre personne des

que I'heure du depart est sonnee. II me semble qu'un homme
se doit faire instruire des coutumes du pais oil il va et y confor-

1. Sorberiana, p. 112.
2. Ibid., p. 94.
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mer les sieimes ou ses actions, phH6t que de vouloir obliger tout

un peuple de se regler 'k lui. Si elles sc reiicontreiil fort contraires

a son iiumeur, il n'a que fairc de sortir de sa maison pour s'in-

commoder en voiageant et si ses affaires Ten ont tire, c'est a lui

de s'accommoder a la necessite de ses affaires. »

1647 : Sous le rectorat de Frederic Spanheim, 25 inscriptions

et beaucoup de noms importants, comme par exemple « Ludovi-

cus de Beaufort, Parisinus)), 29 ans, etudiant en th^ologie, inscrit

le 28 mai. Le 20 septembre 1649 ^ il devint docteur en medecine

et fut un Cartesien ardent 2. Le 8 juillet, se fait immatriculer

Etienne Morin, de Caen. C'est a lui que reviendra plus tard

I'honneur de maintenir a VAthenaeum illustre d'Amsterdam,

de 1686 a 1699, la tradition fran^aise qu'y avait inauguree, de

1649 a 1655, le professeur d'histoire ecclesiastique Da\dd Blondel,

et de 1655 a 1659, son successeur Alexandre Morus. Ainsi,

etudiant a I'Universite de Leyde en 1648, Morin devient pro-

fesseur a Amsterdam en 1686 :.la voic qu'il a choisie, dans celles

qui s'ouvraient au Refuge, lui a ete sugg^ree par ses souvenirs

de jeunesse ; ce n'est pas un exemple isole.

II est temps de resumer en un tableau les donnees ^parses

en deux chapitres de ce livre II sur les etudiants fran^ais a

rUniversite de Leyde ^ (voir ci-contre).

Les chifTres, parfois difTerents de ceux de notre expose, au

cours duquel une discussion des cas douteux etait possible, ne

peuvent donner que des indications approximatives, d'abord,

parce qu'il ne representent que des immatriculations nouvelles

et que beaucoup d'etudiants faisaient des s^jours de quatre ans,

comme nous I'avons prouve pour Guillaume Rivet et bien

d'autres ; ensuite, il est difficile parfois d'etablir qui est Frangais

et qui ne Test point : le nom n'est pas une indication sufTisante,

meme en le depouillant de son travestissement latin. II en est

tant appartenant a des refugies wallons ou fran(;ais, installes

en Hollande et en Allemagne et qui y sont nes. Nous n'avons

attribu6 la qualite de Fran^ais qu'a ceux qui sont indiques

1. Bronnen Leidsche Universileil, t. Ill, p. 25.

2. II est I'auteur du Discours des operations de I'dme et dii corps, Leyde, 1655. Son
Tractatus de Concordia C/ir/s/iana, fut condamni par le Synode de Uois-le-Duc eii

1664. Cf. Liore sifnodal, p. 622, art. 7, p. 628, art. 17 et Haag, La France prolestante,

2'M., t. II, col. 219.
3. II y avait aussi des etudiants fran^als, mais en beaucoup moins j?rand nonibre,

dans d'autres universil^s hollandaises. Pour Gronlngue, .M. Worp en avait dressi la

liste sur liches : elle est conservde k la BibliothOque Wallonne de Leyde.
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comme venant d'une ville ou region de la France actuelle ou

accompagnes de la mention vague de Gallus. Plusieurs ne sont

que des «servi » et des « famuli », quelques-uns sont des etudiants

de fantaisie. Mais, si imparfaites que soient ces donnees, et si

approximatifs que soient les chiffres, ils attestent un apport

fran^ais continu, regulier, avec des courbes indiquant qu'a

certains moments, il s'enfle ou decroit.

Les sommets sont en 1593 : 37 ou 39 inscriptions ; en 1620 :

49 ou 50. Or, ces deux dates correspondent a I'arrivee a Leyde de

deux grands professeurs fran^ais : Scaliger et Rivet. On s'etonne

que I'arrivee de Saumaise n'ait pas eu le meme resultat, puisque,

en 1632, les immatriculations frangaises nouvelles ne s'elevent

qu'a 22, chiffre moyen souvent atteint en cette periode.
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CONCLUSION

Quoi qu'il en soit, de 1575 a 1648, la collaboration fran^aise

a la fondation et au progres de TUniversite de Leyde est conside-

rable : on pent meme la qualifier, sans exageration, d'essen-

tielle ; non que I'Universite de Leyde, sans elle, n'eiit vecu aussi

bien que celle de Franeker, mais elle doit a un Scaliger ou a un
Saumaise, par exemple, la reputation universelle qu'elle a

soutenue, notamment en philologie, jusqu'a nos jours et il ne

tint pas aux Curateurs que la tradition philologique francjaise

ne fAt continuee, apres la mort de Saumaise, par Tanaquil

Faber *, alias Tanneguy-Lefevre, pere de M™® Dacier.

Cependant, ce ne serait pas assez de ne retenir que deux

grands noms d'humanistes. Comment oublier que deux Fran^ais,

Cappel et Feugueray, furent les premiers professeurs de cette

Academic et que ce dernier en tra^a le programme? Comment
oublier qu'en theologie leur succeda Lambert Daneau et plus

tard un Trelcat, un du Jon, un Polyander et surtout un Rivet ?

Comment oublier que le rival de Cujas, Doneau, y fonda I'en-

seignement du droit, tandis qu'un Le Baudier ou Baudius qui,

malgre ses defauts n'etait pas sans valeur, continue I'eloquente

tradition de Juste Lipse ? Comment oublier que I'Arrageois de

I'Escluse ou Clusius veillait sur le Jardin botanique qu'il orga-

nisait, attirant les etudiants de sciences comme son collogue et

ami de I'Escale ou Scaliger attirait les 6tudiants de lettres ?

Mais surtout ce dont il faut se souvenir, c'est que la Hol-

lande donna un admirable exemple de g^n^rosite intelligente, en

offrant k trois de nos grands hommes, de I'Escluse et Scaliger,

de 1593 a 1609, Saumaise, de 1632 a 1653, un asile, non contre

les persecutions, car ils n'etaient pas proscrits, mais contre les

1. Bronnen Leidsche Universiteil, t. Ill (1918), p. 111. 116 etc., et surtout pp. 69«

k 71*, n" 724 (Lettre des Curateurs k Tanaquil Faber, k Sauniur) et n» 725
(r^ponse du mfime, datde du 9 mai 1657).

23
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tourmentes de la vie. Cette Republique leur assurait largement

le pain quotidien et ne leur imposait d'autre obligation que celle

de leur illustre presence, dont I'eclat profitait a celui de I'Uni-

versite; elle les invitait non a faire des cours, oula science s'epar-

pille au vent, mais a ecrire des livres et a eiiger dans le silence

du cabinet des « nxonuments plus durables que I'airain ». lis y
reussirent, grace aux loisirs qu'on leur donna, dans la mesure

ou les oeuvres des hommes sont 6ternelles, c'est-a-dire qu'elles

dorment dans une poussiere, que parfois quelque erudit ou
quelque curieux vient secoiier.

Mais, si Toeuvre est caduque, I'esprit reste ; il a passe de cer-

veau en cerveau, de generation en generation, dans ceux memes
qui le renient. A nous de retrouver ces traces du rayonnement

eternel d6 la' France.

FIN

DU

LIVRE 11



LIVRE III

LA PHILOSOPHIE INDEPENDANTE

DESCARTES EN HOLLANDE

« Quel autre pays oCi Ton puisse jouir

d'une liberty si entifire ?

(Lettre de Descartes k Balzac, 1631.)

« Cependant, me tenant comme je fais,

un pied en un pays et I'autre en un autre,

je trouve ma condition tres-heureuse, en
ce qu'elle est libre. » (Lettre de Des-
cartes k la Princesse Elisabeth, 1648).





CHAPITRE PREMIER

INTRODUCTION

Que Descartes ait sejourne en Hollande, c'est un fait connu

de tous nos ecoliers, qu'il n'a pas laisse de surprendre un peu,

mais I'etonnement des etudiants hollandais, en I'apprenant,

n'etaitpasmoindre,surtoutenentendantparlerdesendroitschoisis

par le grand philosophe pour les plus longs de ses sejours : Fra-

neker, Endegeest, Egmond, lieux si eloignes des centres de la

vie neerlandaise qu'ils n'eveillaient en leur esprit que des souve-

nirs assez vagues et beaucoup d'entre eux ne les connaissaient

souvent meme que de nom.

Pourquoi Descartes les avait preferes, ces lieux et d'autres,

au cours de sa vie errante, quelle trace il y avait laissee de son

passage, voila ce qu'il importait de rechercher. Partout je me
suis elTorce de le suivre ;

j'ai refait pieusement toute la serie des

pelerinages cartesiens : parfois, comme a Egmond ou a Franeker,

je n'ai plus meme trouve les pierres de sa maison, mais a Ende-

geest, je me suis arrete quelques minutes dans la salle oil peut-

etre il a reve. En tout cas, le cadre est reste le meme, 1'aspect

du site n'a point change, et Ton pent laisser errer ses regards sur

les champs oil sa pensee flotta.

Certes, bien des faits que Ton trouvera dans ce Livre III ne

sont pas une revelation : c'est a 1' active et ingenieuse patience

de M. Adam, de ses collaborateurs et de ses predecesseurs qu'on

les doit. A lui et a M. Tannery revient I'honneur de nous avoir

dot^s d'une edition monumentale de Descartes mais, justement

parce qu'elle est un monument dans tous les sens du mot, ses

treize gros in-4o ^ demeurent inaccessibles au grand public, voire

aux lettres et aux savants qui n'ont pas une bibliotheque ^ leur

1. Paris, Cerf. Le Supplement, qui termine I'ouvrage, a paru en 1913.
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disposition. Pourtant, quelle oeuvre magistrale que cette biogra-

phic de Descartes par M. Ch. Adam, qu'on lit au tome XII.

C'est une etude presque definitive, on n'aura pas la vanite de la

recommencer ici, mais, en meme temps qu'une biographie, elle

est surtout une analyse de I'ceuvre et cette oeuvre, en tant qu'elle

ne traite pas proprement de la Hollande ou qu'elle n'est pas

determinee directement par elle, ne nous concerne point.

C'est d'ailleurs souvent un inconvenient de meler I'oeuvre et

la- vie. Nous voudrions nous borner uniquement a celle-ci, et

dans celle-ci, avant tout, a ses periodes hollandaises, les princi-

pales et les decisives il est vrai, ce qui, par consequent, ne sera

peut-etre pas sans utilite.

Et d'abord, s'il est infiniment precieux et fecond de repenser

les systemes des philosophes, il ne Test pas moins, car I'histoire

de la philosophic n'est parfois que I'histoire des philosophes, de

revivre leur existence, de tacher de s'ennoblir par elle, surtout

quand ils I'ont exclusivement consacree a la perfection de leur

intelligence et a la recherche de la verite.

Ensuite, a etudier les sejours en Hollande de Descartes, non
pas separement, ce qui les fait prendre pour une fantaisie incom-
prehensible, mais dans le cadre des presentes etudes, consacrees

k I'attraction qu'a exercee sur tons les Frangais de la fin du
xvi® et du commencement du xvii^ siecles la RepubUque des

Provinces-Unies, ces sejours semblent tout a fait naturels, pres-

que necessaires, ces voyages et cet etablissement apparaissent

comme une marche presque attendue vers le pays de la Liberte.

Le fait que Descartes est et veut rester catholique (nous
aurons a y insister encore) souhgne la valeur et I'extension

de cette liberte : c'est le moment de renouveler cette affirma-

tion que la Hollande n'est pas seulement le Refuge protes-

tant, qu'elle est aussi le refuge cathohque, ou, si Ton prefere, le

Refuge de la pensee independante. Aussi aura-t-elle offert asile

a deux des plus grands createurs de systemes du xviie, un
Frangais : Rene Descartes, et un juif d'origine espagnole :

Baruch d'Espinoza. Ce n'est pas le moindre prestige de cette
terre feconde en miracles.



CHAPITRE II

ENFANCE ET ADOLESCENCE (1606-1617)

Ren6 Descartes est n6 le 31 mars 1596, dans un petit bourg

situe k la limite de la Touraine et du Poitou et qui s'appelle la

Haye. Nom predestine, dirait-on. Lui-meme s'intitule Poitevin,

quand il se fait inscrire a TUniversite de Leyde ; il se presente

aussi comme tel a Beeckman. Au reste, son pere, Joachim des

Cartes, coi seiller au Parlement de Bretagne. et de petite noblesse

provinciale, 6tait de Chatellerault en Poitou ^.

Le jeune Ren6, cadet de Pierre, baptise le 19 octobre 1591,

et de Jeanne, dont on ignore la date de naissance, perdit sa

m^re, Jeanne Brochard, le 16 mai 1597. Descartes, comme
Pascal, est un enfant eleve en dehors des tendresses mater-

nelles : cela se sent dans toute leur vie. lis auront cette

mefiance de la femme, cette maladresse envers elle, particu-

li^re aux enfants prives de caresses. On le voit dans les rapports

de Descartes avec la Princesse Palatine, comme dans ceux de

Pascal avec M^^e de Roannez. Chez tons deux, il y a ce je ne sais

quoi d'apre, de tourment6, un peu moins chez celui-la, davantage

Chez celui-ci, avec une certaine secheresse de coeur, peut-etre en

surface seulement, et une ame difficilement accessible aux pas-

sions qui ne sont pas d'ordre intellectuel ou entachees d'intellec-

tualite.

Ren6 se trompe en 6crivant a la Princesse Elisabeth qu'il

perdit sa mere peu de jours apr^s sa naissance, car ce fut trois

jours apres avoir accouche d'un enfant mort-n6 qu'elle mourut.

II h6rita d'elle une peau mate et la toux seche qu'il traina toute

sa vie. Sa maratre, Anne Morin, que son p^re epousa, sans doute

1. Sur I'enfance du philosophe, voir le chap. I de Descaiies, sa vie et ses ctuores
(Etude historique), par M. Ch. Adam, constltuant le t. XII des (Euvres.
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vers 1600, ne rempla^a pas I'absente, mais lui donna une

demi-soeur, Anne.

Son enfance parait avoir ete douce et paisible. II fit un jour

confidence a Chanut d'une inclination puerile pour une fillette

qui louchait : « Lorsque j'estois enfant, j'aimois une fiUe de mon
age qui estoit un pen louche ; au moyen de quoy I'impression

qui se faisoit par la veiie en mon cerveau, quand je regardois ses

yeux egarez, se joignoit tellement a celle qui s'y faisoit aussi

pour emouvoir en moy la passion de I'amour que, long-temps

apres, en voyant des personnes louches, je me sentois plus enclin

a les aimer qu'a en aimer d'autres,pour cela seul qu'elles avoient

ce defaut et je ne s^avois pas neantmoins que ce fust pour cela.

Au contraire, depuis que j'y ay fait reflexion et que j'ay reconnu

que c'estoit un defaut, je n'en ay plus este emeii » ^. La fillette

aux yeux louches, c'est « la petite Noemi » de Descartes et cette

introduction precoce aux passions humaines lui reviendra a

I'esprit dans son age mur, au moment oil il songera a les decrire

en un Traite.

II est impossible que la verte parure de la Touraine lui fut

indifferente, le souvenir de son abondance dut le consoler bien des

fois dans son exil volontaire et ce sont ses jardins qui le font

hesiter a aller en Suede, au « pays des ours entre des rochers et

des glaces ». ^ Frequentes sont aussi chez lui les images emprun-
tees aux vendanges ^ auxquelles il put prendre part et qui sont

la-bas comme une des ceremonies essentielles de la religion de la

nature, innee dans cet heureux pays.

Les annees d'ecole, qui commencent, pour Rene Descartes, a

I'age de dix ans, en 1606 ^ ne furent pas, comme pour ces eleves

du College dont parle Montaigne, des annees de tortures et de
cris. Le college de la Fleche ^ qui est aujourd'hui le Prytanee,

avait ete fonde par ces maitres educateurs qu'etaient les Jesuites,

1. (Euores de Descartes publiees par Adam et Tannery (citees desormais : CEuvres
avec indication du tome), tome V p. 57. Dans les citations je differencie les
« u » des « V », les « i » des « j » et je modifie, quand il le faut, la ponctuation.

2. Ibid., p. 349.
3. Exemple dans le Discours de la Methode, S*" partie ; t. VI, p. 46.
4. Nous adoptons pour le sejour k La Fleche, les dates de 1606 a 1614 ou 1615.

etabhes par M. Adam aux pages 564 k 565 du t. XII. Ces dates ont 6{6 confirmees
Ear Mgr Monchamp, auteur d'une Histoire du Cartesianisme en Belgique, dans une
rochure posthume intitul^e : Notes sur Descartes, I, Descartes au college de La

Fleche
; II, Chronologie de la vie des Descartes, depuis sa sortie du college jusqu'i

son aablissement d^finitif en Hollande (1614-1629). Liege, 1913, in-8°.
5. Cf. le P. Camille de Rochemonteix, Vn ColUge de Jesuites aux XVII« elXVIIlo

Slides. Le Collige Henri IV de La FUche. Le Mans, 1889, 4 vol. in-8° employe par
M. Adam.
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en 1604, par privilege d' Henri IV et avec Tintention ^vidente

d'^riger une citadelle universitaire catholique, en face de la

citadelle universitaire protestante de Saumur. L'ecole devint»

avant le College de Clermont, fonde a Paris en 1619, « Tune des

plus cel^bre de 1'Europe », bien que son Recteur, le P. Chastellier,

n'eiit pas I'envergure d'un Duplessis-Mornay : la force de la

« Society » suppleait a celle de I'individu. Le P. Charlet, allie

aux Brochard, fut pour Rene « un second pere », et le distingua

entre les autres ecoliers, lui donnant une chambre a part, qui

n'est pas celle que Ton montre aujourd'hui sous le nom d'obser-

vatoire de Descartes.

Selon le temoignage de Lipstorp \ on le laissait prolonger

au lit sa matinee, la position couchee etant favorable a la fois a

sa chetive sante et a ses meditations. C'est un pen le violon du
p^re de Montaigne : Descartes lui, s'eveillait au bourdonnement
confus de ses pensees. « Ce fut, en efTet, dit Lipstorp, en son

latin, une habitude constante chez lui de s'eveiller de bonne heure,

mais de s'abandonner ensuite, toujours couche, a la reflexion,

jusqu'a midi, ce dont temoignent ses familiers et tons ceux

qui ont eprouve la puissance de son genie. C'est ainsi qu'il

composa son Algebre. »

L'abbe Baillet, I'ancien biographe de Descartes, confirme cette

observation. Comme le philosophe avait fui un jour a Paris la

demeure de M. Le Vasseur, pour se derober a I'importunite de

ses amis, un valet de chambre vendit le secret : « II luy conta

toutes les manieres dont son maitre se gouvernoit dans sa retraite

et lui dit entre autres choses qu'il avoit coutume de le laisser au
lit tons les matins, lorsqu'il sortoit pour executer ses commissions

et qu'il esperoit I'y retrouver encore a son retour. II etoit pres

d'onze heures, et M. Le Vasseur, qui revenoit du Palais, voulant

s' assurer, sur I'heure, de la demeure de M. Descartes, obligea le

valet de se rendre son guide et se fit conduire chez Monsieur Des-

cartes. Lorsqu'ils y furent arrivez, ils convinrent qu'ils entre-

roient sans bruit et le fidele conducteur, ayant ouvert doucement

I'antichambre a M. Le Vasseur, le quitta aussitot pour aller

donner ordre au diner. M. Le Vasseur s'etant ghsse contre la

porte de la chambre de M. Descartes, se mit a regarder par le

trou de la serrure et I'apper^ut dans son liU les fenetres de la

1. Danielis Lipstorpii Lubecensis Specimina Philosophiae Cartesianae, Leyde, 1653,.

pp. 74-75, cit^ au t. XII des (Euvres, p. 20, note a.
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chambre ouvertes, le rideau leve et le gueridon avec quelques

papiers pres du chevet. II eut la patience de le considerer pendant

un terns considerable et il vid qu'il se levoit a demij-corps de

terns en terns pour ecrire et se recouchoit ensuite pour mediter.

L' alternative de ces postures dura pres d'une demi-heure, a la

vue de M. Le Vasseur. M. Descartes s'etant leve ensuite pour

s'habiller, M. Le Vasseur frappa a la porte de la chambre comme
un homme qui ne faisoit que d'arriver et de monter I'esca-

lie'r. »

^

Entre en sixieme, le jeune Descartes suit le cours regulier des

etudes qu'il nous a assez fidelement decrit au debut du Discours

de la Methode : « J'ay este nourri aux lettres, des mon enfance,

et pour ce qu'on me persuadoit que, par leur moyen, on pouvoit

acquerir une connoissance claire et assuree de tout ce qui est

utile a la vie, j'avois un extreme desir de les apprendre. Mais

sitost que feii acheve tout ce cours d'estudes ^, au bout duquel on

a coustume d'estre receii au rang des doctes, je changeay entiere-

ment d'opinion, car je me trouvois embarrasse de tant de doutes

et d'erreurs qu'il me sembloit n' avoir fait autre profit en taschant

de m'instruire, sinon que j'avois decouvert de plus en plus mon
ignorance. »

^ Ce souvenir d'enfance est une attaque de coup droit

contre I'education des xvi^ et xvii® siecles en general et des

Jesuites en particulier : trop de litterature, pas assez de raison-

nement.

Experience qui sera renouvelee par les trois plus puissants

philosophes de cette epoque : Montaigne, Descartes, Pascal,

qui tons partent du doute pour y retourner ou en sortir, par des

voies, diverses d'aboutissement, identiques de point de depart.

« Et neanmoins, j'estois en I'une des plus celebres escholes

de r Europe, ou je pensois qu'il devoit y avoir des s^avans

hommes, s'il y en avoit en aucun endroit de la terre. J'y avois

1. D'apreS une relation manuscrite de M. Le Vasseur, consult6e par [A. B.], c'est-
a-dire Adrien Baillet, La Vie de Monsieur Descartes; A Paris, chez Daniel Horthe-
mels, rue Saint-Jacques, Au Mecenas, 1691, avec privilege ; 2 tomes en 1 vol. in-4o

;

t. I, pp. 153-4.

2. (Euvres, t. VI, p. 4.

3. M. Adam, au tome XII, p. 21, a fort bien remarqu^ que les souvenirs de Des-
cartes se rapportant k ses dtudes, reproduisent la marche du cours, qui commence
par les fables, Phedre, Les Metamorphoses d'Ovide et les Histoires correspondant aux
classes deGrammaire,6e, 5« et4e; viennent ensuite les classes d'humanit^s, troisieme,
scconde, rhetorique, oh I'on cultive la po&ie et I'eloquence. En fin les trois derni^res
ann6es 6taient vou^es k la logique, aux math^matiques et k la physique. M. Espinas,
dans la Revue Bleue du 10 mai 1906 et des 23-30 mai 1907, contest e, au contraire,
Ja v6racit6 du t^moignage de Descartes sur ses propres dtudes.
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appris tout ce queles autres y apprcnoient et mesme iic m'estant

pas contente des sciences qu'oii nous enseignoit, j'avois parcouru

tous les livres traitant de celles qu'on estime les plus curieuses

€t les plus rares, qui avoient pA tomber entre mes mains. Avec

cela, je s^avois les jugementis que les autres faisoient de moy et

je ne voyois point qu'on m' ^ estimast infcrieur a mes condisciples,

bien qu'il y en eust desj^ entre eux quelques-uns qu'on destinoit

k rcmplir les places de nos maistres. »

Qui sont ces condisciples ? On ailrait aim6 qu'il les nommat.

Son futur ami, le P. Marin Mersenne, ne peut gu^re etre ici

d^signe, puisqu'il est plus age que lui de sept ans et demi *,

et qu'il prend I'habit des Minimes des 1611. Ce ne peut etre non

plus Rene Le Clerc, depuis 6veque de Glandeves, egalement plus

^ge, mais.ce peut bien etre le futur mathematicien Chauveau. Ces

jeunes gens, au temoignage de Descartes ^ viennent «detous les

quartiers de la France ; ils y font un certain melange d'humeurs

par la conversation les uns des autres, qui leur apprend quasi

la meme chose que s'ils voiageoient. Et enfm I'egalite que les

Jesuites mettent entr'eux, en ne traittant gueres d'autre fa^on

les plus releves que les moindres est une invention extremement

bonne pour leur oster la tendresse et les autres defauts qu'ils

peuvent avoir acquis par la coustume d'estre cheris dans les

maisons de leurs parens. »

« Je ne laissois pas toutefois, continue Descartes, d'estimer les

exercices ausquels on s'occupe dans les escholes. Je s^avois que

les langues qu'on y apprent, sont necessaires pour I'intelligence

des livres anciens. » II s'agit done du latin, que Descartes

maniait parfois plus facilement que sa propre langue,etdu grec,

qu'il negligea, comme le faisaient ses maitres.

« Que la gentillesse des fables resveillent I'esprit, que les actions

memorables des histoires le relevent et qu'estant leues avec dis-

cretion, elles aydent a former le jugement ». C'est I'histoire a

la iaqon de Plutarque et de Montaigne, I'histoire source d'exem-

ples moraux, qui est un progres sur I'histoire-imagination,

en attendant I'histoire-v^rite, oeuvre des epoques suivantes.

1. « m' » manque dans I'^dition Adam et Tannery, p. 5, t. VI.
2. Mersenne itait n€ le 8 septembre 1588 k Oysa, dans le Maine. Cf. Baillet, op.

cit., t. I, p. 21.
3. Leltre cit^e par Baillet, p. 33; dans I'^dition Adam et Tannery, (Euvres,

t. II, p. 378.
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« Que la lecture des bons livres est comme une conversation

avec les plus honnestes gens des siecles passez, qui en ont este

les autheurs et mesme une conversation estudiee, en laquelle ils

ne nous decouvrent que les meilleures de leurs pensees ^
; que

r Eloquence a des forces et des beautez incomparables ». Des-

cartes reste bien frangais en cela ; c'est pourquoi il aimera Balzac

et sera, sans dessein premedite d'ailleurs, conime lui, un des

createurs de la prose frangaise moderne.

« Que la Poesie a des delicatesses et des douceurs tr^s ravis-

santes ;
que les Mathematiques sont des inventions tres subtiles

et qui peuvent beaucoup servir, tant a contenter les curieux qu'a

faciliter tons les arts et diminuer le travail des hommes
;
que les

escris qui traitent des moeurs contienent plusieurs enseignemens

et plusieurs exhortations a la vertu, qui sont fort utiles
;
que la

Theologie enseigne a gaigner le ciel
;
que la Philosophic donne

moj'^en de parler vray semblablement de toutes choses et se faire

admirer des moins sgavans, que la Jurisprudence, la Medecine

et les autres sciences apportent des honneurs et des richesses

a ceux qui les cultivent et en fin qu'il est bon de les avoir toutes

examinees, memes les plus superstitieuses et les plus fausses,

afm de connoistre leur juste valeur et se garder d'en estre

trompe. »

« Mais je croyois avoir desja donne assez de tems aux langues

et mesme aussy a la lecture des livres anciens et a leurs histoires

et a leurs fables, car c'est quasi le mesme de converser avec

ceux des autres siecles que de voyasger. II est bon de sgavoir

quelque chose des meurs de divers peuples affin de juger des

nostres plus sainement et que nous ne pensions pas que tout ce

qui est contre nos modes soit ridicule et contre raison, ainsi qu'ont

coustume de faire ceux qui n'ont rien vu. Mais lorsqu'on employe
trop de tems a voyasger, on devient enfm estranger en son pais

et lorsqu'on est trop curieux des choses qui se pratiquoient aux
siecles passes, on demeure ordinairement fort ignorant de celles

qui se pratiquent en cetuy-cy. Outre que les fables font imaginer
plusieurs evenemens comme possibles, qui ne le sont point, et

que mesme les histoires les plus fideles, si elles ne changent
ni n'augmentent la valeur des choses, pour les rendre plus dignes

d'estre leiies, au moins en omettent-elles presque tousjours les

1. Id6e joliment developp6e par Ruskin dans Sesame and Lilies.
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plus basses et moins illustres circonstances, d'oCi vient que le

reste ne paroist pas tel qu'il est et que ceux qui reglent leurs

meurs par les exemples qu'ils en tirent, sont sujets a tomber

dans les extravagances des Paladins de nos romans et k conce-

voir des desseins qui passent leurs forces. »

Allusion a Don Quichotte, connu par les traductions de Cesar

Oudin (1616) et de Francois de Rosset (1618) \ qui nous mon-
trent un Descartes precurseur, en un sens, a la fois du roman
realiste et de I'histoire integrale, la recherche de la verite restant

en toutes choses, la tendance essentielle de son etre.

« J'estimois fort 1' Eloquence et j'estois amoureux de la Poesie,

mais je pensois que I'une et I'autre estoient des dons de I'esprit

plutost que des fruits de I'estude ». Descartes est un volontaire.

La facilite de I'expression n'est pas pour le seduire, la forme I'in-

t^resse moins que le fond. « Ceux qui ont le raisonnement le

pjus fort et qui digerent le mieux leurs peusees, aflin de les

rendre claires et intelligibles peuvent toujours le mieux persua-

der ce qu'ils proposent, encore qu'ils ne parlassent que le bas-

breton et qu'ils n'eussent jamais apris la Rhetorique, et ceux qui

ont les inventions les plus agreables et qui les s^avent expriraer

avec le plus d'ornement et de douceur ne lairroient pas d'estre

les meilleurs Poetes, encore que I'art Poetique leur fust inconnu ».

Aussi I'enfant fuit-il souvent I'eloquence, trop adroite a dissi-

muler le vide des pensees, et la poesie, dont cependant le charme

I'attire, pour se refugier dans les mathematiques :

« Je me plaisois surtout aux Mathematiques, a cause de la

certitude et de I'evidence de leurs raisons, mais je ne remar-

quois point encore leur vray usage et, pensant qu'elles ne ser-

voient qu'aux Arts Mechaniques, je m'estonnois de ce que leurs

fondemens estans si fermes et si solideSy on n'avoitrien basii dessus

de plus releve. » Tout le germe de la recherche cartesienne est la,'

dans ces premieres conceptions d'enfant genial, a qui ses maitres

n'apprennent que I'utilite pratique des mathematiques, appli-

quees au commerce et a I'industrie ou encore a la curiosite, et

qui se demande dej^ si I'evidence de leurs principes ne pourrait

pas devenir le fondement de toute evidence et la base d'une philo-

sophic oil tout se ramenerait au nombre et a I'axiome. II n*y

a pas lieu de revoquer en doute ces confidences et de croire

1. Cf. A. Rondel, Commemoration de MolUre, Racine, Corneille, Shakespeare et

CervanUs d la Comidie franfaise, Paris, EU. Champion, 1919, in-4", p. 10.
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que, par une sorte de phenomene de paramemoire, I)escartes

reporte.a sqn enfance des meditations de I'age^mur oudel' ado-

lescence ; seulement, _ce qui plus tard deyait devenir systeme

n'estici encore qu'intuition confuse. ,

« Je reverois nostre Theologie et pretendois,,autant qu'aucun

autre a gaigner le del, mais, ayant appris, cqmme chose tres

assuree, que le cjietnin n'e^ est pas rr^oin^s ojiyert ^ux plus igno-

rans qu'aux plus doctes^tque les .yeritez i:evelee^^ quiy condui-

sent, sont au dess^s de nostre intelligence, je n'jeussepseles sou-

mettre a la foiblesse de rnes raisonnernens et je pensois que»

pour entreprendre de les examiner et y reusslr, il estoit besoin

(J'avoir quelque extraordinaire assistence du Ciel et d'estre plus

qu'hpnime. »
,

Meme en degageant de cett^ declaration la prudence qu'exi-

geait la, publication d'idees .uouvelles ayec la yolonte de les

derober aux foudr^s de J'Eglise, I'attitude ,de Descartes en

matiere de religion se trouye sufpsaii],njie'ii|. d^finie dans, ce

passage.
.

, ,

"\..

II en vient alors. 4 la philosophie. Celle-ci .etait enseignee au
College , de la Fleche et meme bien ensesigneje, si Ton en croit

la lettre de Descartes publiee par pai]il,et \ dans laquelle le

philosophe detourne un, pere d'envoy:er son fiis. ^tudier cette

science a TUniversite de, X-eyde, com,me il, en avait raanifeste

rintention ; « Encore que moji op,iniQn .ne spit pas que to^ites les

choses qu'on enseigne(B,n,Philosophie, ^oient.aussivrayes que
I'Evapgile, toutesfois, ;a cause qu'elle est la, clef des autres

sciences, jecrpis qu!U est tres-utile d'ei) avoir estudie le cours

entier en la faQon qu'il s' ^ enseigne /ians les Ecole^ des Jesuites,

avant qu'on ei^treprenne d'eleyer,spn- esprit a,u-dessus de la

peciaiiterie, poui: se faire s^avant^de la bon^e sorte. p Justifi-

cation de la classe de, philosophie, de, nps ,lycee?, qui manque
tant a I'etpnger. « Etje doisren^re cet honneur aines Mai,sjtres,

ppursuit-il, que de dire qu'il- n'y a lie,u au monde, pii. je juge
qu'elle s'enseignemieux qu'a la Fleche. »

, /^

^,,Cela jie lui^dpnnait pas .d'ailleur^ une plus
.
h^ute ,idee de

U, sqplastique, dont il lui
.
fest^ pourtant , bien des traces,

1. Vie de Descartes, t. I, pp. 32-33. -Daris I'^dition Adam et Tannery, la lettre figure
au toine II, p. 377-9 ; elle est suppos6e par les ^diteurs fitre du 12 septembre 1638,.

™o^,V^M? X *^-'i
ancien editeur des Letlres, ne dit pas k qui elle est adressee.

2. BaiUet : « De la raaniel-e qu*oh r».
,.. ..*-.., m,
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cpmme M. Gilson I'a demoulre dans unc th<ise recenle* : n Je

we diray rien de la Philosophic, Gontinue le Discours de la Me-
//iorf«, . sinon que, voyant qu'elle a este, cultivee par les plus

excellens esprits qui ayeril vescu depuis plusieurs sieclese^ que

neanmoins, il ne s'y trouve encore aucune chose dont on ne

dispute et, par consequent, qui ne soit douteuse, je n'avois point

asses de presomption pour esperer d'y rencontrer miewx que les

autres et que, considerant combien il pent .y avoir de diverses

opinions touchant .une-rnesme matiere, qui soieat soustenues

par des gens docies, sans qu'il y en puisse avoir jamais plus d'une

seule qui soit vraye, je reputois presque pour faux tout ce qui

n'estoit que vraysemblable. »

Les sciences, dans I'etat ou elles etaient alors, ne pouvaient

davantage etancher sa soif de verite et surtout de certitude :

((Puis, pour les autres sciences, d'autant qu'elles empruntent

leurs principes de la Philosop.hie» je jugeoisqu'oa ne pouvoit

avoir rien basti qui fust solide sur des. fondemens si peu fermes

et ny I'honneur ny le gain qu'elles promettent n'estoient suffisans

pour me convier a les apprendre,, car.je. ne me.sentois, point,

graces a Dieu, de condition qui m'obligea&t; a faire un mestier

de la science pour le soulagement de ma fortune et quoy que je

ne fisse pas profession de mespriserj.a gloire en Cynique, je

faisois neanmoins fort peu d'estat de celle que je n'esperois point

pouvoir acquerir qu'a faux litres » ^ . .

• A cote des vraies sciences,, iLy. avait les fausses ou plutot

les vraies sciences etaient presque. toutes faussees, etant

detournees de leur objet propre, qui est la recherche du vrai,

vers des fms- eudemoniques et utilitaires,r astronomic s'appli-

quant encore a lire dans les astres la destinee humaine, la chimie

a rechercher la pierre philosophale, la physique a etudier des

phenomene& met^orologiques ou k faire des tours de prestidigita-

tion.

« Enfin pour les mauvaises doctrines, je pensois desja con-

noistre asses ce qu'elles valoient pour n'estre plus sujet a estre

trompe, ny par les promesses d'un Alchemiste, ny par les predic-

tions d'un Astrologue, ny par les impostures d'un Magicien,

1. La Liberia chez Descartes el la Thiologie ; Paris, Alcan, 1913, in-8 ; et du m^me
autcur, V Index scolaslico-cartisien (Paris, Alcan, 1913); L'Inniisme carUsien et la

•Thiologie (Extr. de la Revue de AMaphysique et de Morale).
2. (Euvres, t. VI, pp. 8 et 9.
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ny par les artifices ou la venterie d'aucun de ceux qui font pro-

fession de s(;avoir plus qu'ils ne sgavent. » Dans cette phrase se

traduit la deception qu'il eprouva a lire I'Art de Raymond
Lulle, les livres de Corneille Agrippa, que ses maitres eurent la

largeur d'esprit de lui laisser entre les mains, bien que leur

possession ait fait condamner a mort, a Moulins, un pauvre

bonhomme, comme sorcier, en 1623 encore ^.

« C'est pourquoy, sitost que I'aage me permit de sortir de la

sujetion de mes Precepteurs, je quittay entierement I'estude des

lettres et, me resolvant de ne chercher plus d' autre science que

celle qui se pourroit trouver en moy-mesme ou bien dans le

grand livre du monde, j 'employai les restes de ma jeunesse a

voyasger, a voir des cours et des armees, a frequenter des gens

de diverses humeurs et conditions, a recueillir diverses expe-

riences, a m'esprouver ^ moy mesme dans les rencontres que la

fortune me proposoit et, partout, a faire telle reflexion sur les

choses qui se presentoient que j'en pusse tirer quelque profit. »

Ceci se rapporte aux quelque quinze annees de vie errante

(1614-1628) qui vont preceder vingt ann6es de production

scientifique et philosophique (1629-1649) : germination, florai-

son ; preparation, construction.

C'est une chose digne de remarque, et qu'on n'a peut-etre pas

assez souhgnee, que la vie du plus grand philosophe frangais,

et du plus abstrait, commence par Taction, par une prise de

contact voulue avec la realite, par une vaste enquete poursuivie

hors des frontieres de son pays et etendue aussi bien aux mceurs

des hommes qu'a I'aspect des choses. Ce sont ces quinze ails de

contact avec la vie qui preservent Descartes de se perdre dans

les constructions sans bases de la metaphysique, qui I'empechent

de creer un systeme du monde dedaigneux de la realite, qui le

portent a tenir compte de ce bon sens qu'il a observe parmi les

hommes et qui lui font admettre la relativite des connaissances

humaines, la variete des moeurs, des religions et des doctrines.

La philosophic a laquelle il aboutit, loin d'etre aussi deductive

qu'on le croit generalement, se differenciera nettement des

formules d priori de la philosophic allemande et il s'affirmera

tres Fran^ais encore en ceci que, si abstraits qu'ils soient, nos

1. (Euvres, t. XII, p. 31.
2. C'est-i-dire faire I'essai de soi-meme, selon le langage de Montaigne, au contact

de la vie, comme on 6prouve un m6tal k la pierre de touche.
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philosophes restent fiddes au « bon-sens », ne d^dalgnent pas

le « sens commun », ne font abstraction ni de la r6alit6 ni

de la societe dans laquelle ils vivent. Le r^alisme hoUandais,

qui n'est pas aussi exclusif que celui des Anglais, ne pouvait

que renforcer chez Descartes une tendance d^termin^e par sa

race et par son milieu, ce milieu de Touraine si semblable k celui

de la Grdce antique et oil le regard est souvent ramene des

sommets et des espaces infinis vers le sourire de la nature.

Les temoignages se rapportant aux annees posterieures k la

sortie du college de La Fleche ^ sont rares et incertains. M. Adam^
ne releve pour cette periode que quatre documents. Descartes

est parrain a Poitiers, le 21 mai 1616, et il prend ses degres de

bachelier et de licencie en droit a TUniversite de cette ville, les

9 et 10 novembre de la meme annee, ce qui permet de supposer

qu'il fit des etudes juridiques regulieres, au moins pendant un
semestre ou meme pendant un an, sans qu'il soit necessaire de

I'imaginer, comme le suggere M. Adam, suivant des cours de

medecine et de droit a La Fleche. Par contre il pent y avoir

conquis les litres de licencie et maitre es arts et il semble bien

y etre reste jusqu'en 1614 ^

Les 22 octobre et 3 decembre 1617, enfm, il signe deux actes,

comme temoin, a Suce, au diocese de Nantes. De tout cela on
serait tente de conclure qu'il passa les annees 1616 et 1617 dans

rOuest. Sejourna-t-il a Paris, comme le veut Baillet, c'est pos-

sible, mais, provisoirement, rien ne le prouve.

1. II aurait laissd k sa sortie, k la bibliothegue du College de La Fleche, selon
Schooten, des Uvres annot^ de sa main et qu'il serait intdressant de retrouver. CL
(Euvres, \. X, p. 646.

2. XU, p. 35.
3. Cf. (Euvres, Supplement (1913), p. 107. C'est aussi I'opinion de MgrMonchamp,

Kotes sur Descartes ; Li^ge (1913), p. 7.

Le P. Fournet y aura iil son maitre et c'est lui qui, selon Mgr Monchamp, serait
le Jisuite inconnu de la lettre LXXIX (cf. op. cit. p. 8).

24





CHAPITRE III

DESCARtES VOLONTAIRE AU SERVICE DES ETATS (1618-1619)

LA RENCONTRE AVEC BEECKMAN

Quoi qu'il en soit, ravenir de son « jeune philosophe » pouvait

etre pour son pere une source de preoccupations, mais la solu-

tion dut lui apparaitre bientot : Rene etait cadet de famille

;

un cadet, cela s'envoie aux armees, tandis que I'aine heritera des

charges paternelles.

En 1618, la France n'est pas en guerre, la HoUande non plus ;

elle est en pleine paix ; la treve de douze ans, conclue en 1609,

n'expirera qu'en 1621 ; mais Maurice de Nassau reste dans tout

I'eclat de sa gloire de guerrier savant. A quelqu'un qui lui

demande qui est le plus grand capitaine du siecle, il a repondu,

ce dit-on, apres un instant d'hesitation, que Spinola etait le

second. Son « Krijgsspel » inaugure la guerre scientifique et son

prestige s'accroit de celui de son cousin Guillaume, de son jeune

frere Frederic-Henri, si connu a la cour de France, et de son vieux

conseiller Oldenbarneveldt.

Tout cela, on le salt bien en France, soit par des rapports de

I'ambassadeur Aubery du Maurier, ou par I'ambassadeur de

HoUande a Paris, M. de Langerack, soit par les jeunes gens qui

revenaient de la-bas et qui parlaient de leurs exploits lointains

au point d'en etre insupportables, k entendre Balzac, qui ecrit

a son frere, le l^r janvier 1624 : « Pour eviter la rencontre de ces

grands causeurs je prendrois la poste, je me mettrois sur mer,

je m'enfuirois jusqu'au bout du monde... mais particulierement

lis me font mourir qiiand Us uiennent freschement de HoUande
ou qu'ils commencent a estudier en mathematique » ^ De
ceux-ci beaucoup, nous le savons maintenant, ont, comme Balzac

1. Cit^ par M. Adam au tome XII, p. 41, note a.
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et Theophile, frequente I'universite de Leyde, ou les etudiants de

I'ouest de la France, nous I'avons vu, etaient legion. Frederic,

comte de Laval, ne a Thouars, est immatricule a I'Universite

de Leyde, le 31 octobre 1618, a I'age de quinze ans, pour la

philosophic, avec Pierre Thorius, Angevin, age de vingt-sept ans

et Abraham Grouel, de Caen, age de seize ans, suivi, bientot apres,.

le 12 novembre, de Charles Vallee (Carolus Vallaeus), Poitevin,

dix-neuf ans, egalement etudiant en philosophic. Mais notre

cadet a assez des Universites : ses etudes de La Fleche et de

Poitiers lui sufhsent ; c'est « le grand livre du monde » qu'il veut

feuilleter : la guerre doit etre pour lui I'apprentissage de la vie.

Les deux regiments fran^ais dont nous avons raconte au livre I

les origines, sont toujours au service des Etats. lis sont com-

mandes, a ce moment, par Saint-Simon, baron de Courtomer, qui

a succede a Cyrus dcBethune, et par I'illustre Gaspard de Chastil-

lon, le futur Marechal de France, « colonnel general des gens de

guerre a pied frangois » depuis 1614 ^. Le budget de la guerre

pour 1618, conserve aux Archives de I'Etat a La Haye, ne con-

tient malheureusement que les noms des chefs, jusqu'aux capi-

taines inclusivement, et notre cadet Rene Descartes, sieur du

Perron, n'a jamais ete qu'un simple volontaire, ne pretendant a

aucun grade ni a aucune solde, puisqu'il raconte avoir toujours

garde en souvenir, le seul doublon qu'il aurait gagne a ce titre,.

celui de son engagement.

Malgre la Treve, les depenses, prevues par le budget de 1619 ^,

s'elevent encore a 524.350 florins. Les troupes wallonnes y
entrent pour une large part, ainsi que les Fran^ais, sous Sailly,

Jehan de la Sale, Robert de Billy, Bernard Plouchard, Guillaume

de Vitry, LaBarbe, FouUau, Estienne de la Buissiere, Claud-e de

la Foreest. Les compagnies comptent 70 hommes seulement

;

ajoutez-y Jean de Poictiers, dit Cadet, qui, pour ses 70cavahers,

revolt par mois 2.457 hvres et les((gentilshommesderArtillerie))

:

t. Le registre St. Generael, n» 3250, Commissicn 1586 tot 1625, conticnt, ^la date
de 1613, au folio 292 verso : « Commission pour le S"" le Baron de Courtomer, Co-
lonnel »

; en 1614, f 301 : « Commission pour Gaspard, le sieur de Chastillon, Colon-
nel General des Gens de guerre a pied fran?ois » ; au fo 301 meme ann^e : « Commis-
sion pour le Sieur de Hauterive, Colonnel d'un Regiment fran^ois » ; enfm en 1615,
fo 312 : « Commission pour le S' Baron de Courtomer, Lieutenent Colonnel generael
des gens de guerre k pied franfois. »

-n^ox'
Staet van Oorloge voor de Reeckencamer van den Jaere 1618 » (R. v. St.

1243). Le d^pouillement des Lias Lopende Staten Generaal (S. G. 4777 h 4782) n'a
rien donn6, pas plus que le ddpouillement des Resolutions des Etats Generaux, des
Etats de Hollande et du Conseil d'Etat.
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Flamigny, le capitaine Fernd, Lebrebietles ; mais il faut

relever surlout dans ce budget le nom des ingeiiieurs et

malh^maticiens c616bres qui entourent Maurice et dont les noms
ne devaient pas ^tre pour Ren6 Descartes une mince attraction :

Simon St6vin, Jacques Alleaume, David d' Orleans. Voici les

mentions qui se rapportent ^ ces illustres ingenieurs beige et

fran^ais :

Meester Symon Stevin, Ingenieur 50 £
Jacques Alleaume ^ 100 £
David van Orliens, Ingenieur 25 £

Je n'ai pas eu le bonheur de rencontrer, comme pour d'autres

annees, dans les Lias Lopende ou « series courantes » des Etats

<jreneraux conservees aux Archives de La Haye, les rdles com-
plets de 1618 ou 1619 ; s'il en tombait entre les mains

d'heureux investigateurs, je les avertis qu'ils ont peu de chance

<l'y trouver Rene Descartes et beaucoup d'y voir mentionner

le Sieur du Perron, qui n'etait pas un nom de guerre, mais celui

d'une petite terre qu'il avait heritee de sa famille maternelle

«n Poitou.

Que Descartes ait dA se trouver coude a coude avec beaucoup

de protestants, cela resulte du fait que les deux regiments

frangais ont chacun leur pasteur :

Guillaume Remondt, Predicant van de
fransche Regimenten xxv £

Richard Jean de Ner^e, idem xxv £

Christiaen de la Quewellerie se borne k s'occuper du Regiment
wallon. J'ignore si « Joannes Nicasius, minister inde Bour-

tange », qui revolt 300 livres par an, exerce aussi son office aupres

des troupes.

Ce contact avec les protestants, au reste tr^s nombreux en

Poitou, n'etait pas pour efTrayer I'ancien 61^ve des Jesuites, pas

plus qu'il n'avait elTare I'^l^ve de Scaliger, le jeune de La Roche-

Pozay ^ plus tard eveque de Poitiers, ni, quelques ann6es apres,

le gentilhomme normand Breaute^ Cependant le futur Oratorien

Charles de Condren demanda a son p^re « que le voyage fut

1. Admis comme ingenieur au service des Etats en 1605. Cf. Res. St. Gen. 1605,
1» 871, 20 d^cembre. Res. St. Gen. 1607, 3 Janvier : ordonnanc^ 200 florins pour
Jacques Aleaume « Deciffrcur extraordinaris » et 75 florins par mois, Clevis k
1.200 florins par an, 5 f^vrier, fo 90, oCl le nom est orthographic Jacques k Le
faaulme.

2. Voir plus haul, au livre II, p. 196.
3. Cf. Uvre I, p. 129.
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change en celui de Hongrie, qu'il avoit dela? peine d'aller chez

des heretiques et qu'il combattroit bien plus volontiers contre

l€s Turcs que contre des catholiques » ^ f. .

Au seigneur du Perron, ceci etait profondement indifferent

;

il s'agissait d'experience de la vie et d'appventissage de Taction

et il pouvait se faire la main aussi bien> sur le dos de ses corelir-

gionnaires, d'ailleurs ennemis de son pays, que sur celui des

Infideles, allies anciens de la monarchie. Au reste, il s'est meme
Vante, plus tard, dans sa lettre a Servien, d' avoir combattu

r Inquisition d'Espagne, sous les ordres de Maurice de Nassau.

C'est la un mirage du souvenir, car je ne vols pas trop a quels

combats il a pu prendre part pendant la Treve de douze ans.

La phrase est celle-ci ^
: « Car je me suis assure qu'ils [les Cura-

teurs de I'Universite de Leyde] n'approuveront pas qu'apres tant

de sang que les Francois ont repandu pour les aider a chasser

d'icyl' Inquisition d'Espagne, un Francois, qui a aussi porte les

armes pour la meme cause, soit aujourd'huy soumis a 1' Inquisi-

tion des Ministres de HoUande » ^.
.

Le vieux biographe de Descartes, Baillet, veut que celui-ci

soit parti pour la Hollande er. mai 1617. M. Adam le nie, a cause

des deux actes qu'il signe comme temoin a Suce, pres Nantes,

le 12 octobre et le 3 decembre 1617, mais ce fait ne prouve rien,

car il a pu passer I'ete aux Pays-Bas et revenir en automne dans

le Poitou. Ainsi on arriverait aux quinze mois de sejour a Breda,

dont Descartes parlait un jour a Frans van Schooten *. Toute-

fois, comme nous n'avons, a cet egard, aucune certitude, ilvaut

mieux reporter au printemps 1618 le depart de Descartes pour

Breda, quoique sa presence la-bas, pendant I'ete 1618 ne soit pas

plus assuree que celle de I'ete 1617.

La premiere preuve decisive, precise, incontestable, de la

presence de Rene Descartes a Breda, dans le Brabant Septen-

trional, est une mention du Journal de Beeckman, a la date du
10 novembre 1618, et il est bon de s'arreter un instant a cette

_ 1. Cf. Adam, t. XII, p, 41, note ; sur le mot voyage, au sens d'expddition, voir
fivre I", p. 69.

2. (Euvres, t. V, p. 25.

_3. L'interprdtation de la phrase n'est pas absolument sure. Descartes ne se
refererait-ii pas k son engagement en AUemagne '? II semble bien cependant que 14
il ait 6t6 dans les rangs des Imp6riaux.

4. < Mansit autem Bredae per 15 menses unde in Germaniam discessit, dum intes-
Una bella ibi orirentur, ut mihi ipse narravit. » Ce texte important, mais non dat^,
figure a la suite du ms. du Compendium musicae ddcouvert k la Biblioth. de I'Uni-
versit6 de Groningue par M. C. de Waard (cf. (Euvres, t. X, p. 646^
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source capitale, r^oemment d^couverte par un ^rudii hollandais

de grande valeur, le D*" C. dtj Waard et dont nous nou8 servi-

rons pourle present expos^. ' ' <

C'est en 1905 que celui-ci Irouva k 'Middelbourg", i la

Bibliotht^que provinciale de Zielande, le Journal, dont I'existence

etait coiiiiue par les lettres de Descartes de 1630 et par des

extraits publics, en 1644, par Abraham, frered' Isaac Beeckman.

M. C. de Waard s; propose de publier in exlenso le gros registre

et nous souhaitons ^ ce mathematicien, qui connalt aussi bien

I'histoire des lettres que I'histoire des sciences au xvii® si^cle, de

pouvoir mettre bientot son projet a execution. Pour I'instant,

contentonsTnous des amples extraits que M.de Waard a fournis

a M. Adam et qui, publics dans le tome X ^ des (Euvres de Des-

cartes, en 1908, ne sont pas encore tres connus. Par bonheur,

Isaac Beeckman, qui etait un homme aussi soigneux que curieux,

a insere. dans son Journal des copies fideles des lettres qu'il avait

re9ues de Descartes lors du premier sejour de celui-ci en HoUande
et cette periode si importante pour la formation s'en trouve sin-

guli^rement eolairee.

Beeckman etait un de ces savants comme on en trouve dans

les provinces les plus reculees des Pays-Bas, meditatif et solitaire,

se livrant peu, ne frequentant guere ses confreres, tout absorb^

par la vie familiale et le travail de I'esprit. II avait cependant

voyage hors des limites de sa province de Zelande, oil il etait n6,

a Middelbourg, le 10 decembre 1588. II est inscrit dans le fameux

Album studiosorum de I'Universite de Leyde,'qui nous est si

familier desormais, le 21 mai 1607 et le 29 septembre 1609,

en qualite d'etudiant en philosophic et lettres.

Ainsi que tant d'autres de ses compatriotes, un Olden-

barneveldt, un Cats, un Grotius, il fait, en 1612, son tour de

France et il y retourne^ en 1618, pour conquerir, le 18aout, cinq

jours apres avoir debarque en Normandie, ses grades de bache-

lier et de licencie devant la Faculte de Medecine de I'Universite

de Caen ; il fut docteur, le 6 septenxbre. II se rembarque, le 21, au

Havre, pour rentrer en Zelande et arriver k Breda le 16 octobre,

non pas afin de frequenter la cour de Maurice, qui venait de s'y

installer au chateau de son frere Philippe, apres lui avoir suc-

c6de comme Prince d'Orange *, mais, plus prosaiquement. afin

1. Pp. 17 et s.

2. On serait tenti de se demander m€me si Descartes n'aurart pas iti d'abord au
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d' aider I'oncle Pierre a abattre ses pores et aussi afin d'y cher-

cherfemme^Beeckman etait un jeune medecin detrente ans ; il

n'etait encore ni adjoint au principal (conrector) du College latin

d' Utrecht, ce qu'il ne devint que le 26 novembre 1619, ni prin-

cipal (rector) du College latin de Dordrecht, ce qu'il ne fut que

le 2 juin 1627.

On a toujours su que Descartes avait sejourne dans la jolie

petite ville du Brabant que Heraugiere avait, par sa ruse, ravie

en 1590 a I'Espagnol ^ et qui faisait partie de la Generalite,

province conquise appartenant en commun a toutes les autres.

D'abord le Compendium Musicae, publie en 1650, apres la mort

du philosophe, sans doute d'apres lespapiersmemesdeBeeckman,

est date de Breda, 31 decembre 1618 ^. Ensuite il se rattache a

ce sejour une anecdote trop celebre pour n'etre pas un peu sus-

pecte, surtout parce qu'on en raconte une a peu pres semblable

sur Viete. La voici toujours, paraphrasee de Lipstorp, qui I'en-

jolive moins que son successeur Baillet : « Lorsqu'il quitta la

France pour la premiere fois, il avait vingt et un ans [?]. Comme il

brulait d'etre a la fois spectateur et acteur dela Comedie humaine,

il s'enrola comme volontaire en HoUande, sous le glorieux Prince

Maurice, Stathouder et capitaine general des Provinces-Unies.

Ce Prince ten ait alors garnison avec toute son armee autour de

Breda en Brabant, alors soumis a Leurs Hautes Puissances les

Etats generaux et qui n' avait pas encore ete reprise par Spinola

(1625). II arriva que, comme notre Descartes sejournaitaBreda,

un pauvre mathematicien, desireux d'ameliorer son propre sort,

proposa, par voie d'affiche, au public, quelque probleme a

resoudre. Les passants s'arretaient, et, parmi eux, notre Des-

cartes ; mais, recemment arrive aux Pays-Bas, il n'en possedait

pas encore la langue et c'est pourquoi il pria son voisin (que par
la suite il sut etre un philosophe et mathematicien assez connu,
Beeckman, proviseur du Lycee de Dordrecht) de lui exphquer

service du catholique Philippe d'Orange ou de sa femme la princesse de Cond^. Sur
ceux-ci, voir plus haut, livre I*^, p. 117-118.

1. « Voor de slachttijt des jaers 1618, ben icte Breda gecomen om Pieteroom te
helpen wercken en te vrijen oock. » (F° 94 v")

2. Vide supra, p. 129.

*»^*/>^T'f TTT*'
* ^' P- ^"^^ * Bredae Brabuntinorum pridie Calendas Januarias anno

MDtXVIII completo ». Cf. aussi t. X, p. 89, note a. Le Journal de Beeckman contient
un manuscnt du traits avec la d^dicace : « Ren6 Isaco Beeckmanno. » C'est une copie
Imparfaite de I'onginal et qui n'est pas de la main de Beeckman ; ce dernier a ajout6

:

« Du Peron sive Des Chartes ». Le manuscrit de Leyde porte sur la couverture

:

4 Compendium Musicae R. des Chartes Isaaco. »
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la donn^e du probUme, soil en frangais, soil en latin. Celui-ci

acquies^a k sa demande et lui donna son adresse afm qu'il lui

fit parvenir la solution. Beeckman ne fut point d^Qu, car Des-

cartes, rentr6 chez lui, ayant examine le probl^me selon les regies

de sa m^thode, en triompha avec autant d'art et de rapidity,

que, jadis, Vi^te, qui, en trois heures, avait resolu la difTicult^

proposee k tous les mathematiciens de la terre par Adrien Ro-
main. Aussi, fiddle a sa promesse, se rendit-il sans tarder, chez

Beeckman, pour lui apporter non seulement la solution mais la

marche a suivre. Le Hollandais admira cet esprit qui depassait

son attente et il conclut avec Descartes une ami tie eternelle... »

U est permis de professer une certaine tendresse pour la

l^gende, mais il ne Test point de la preferer a la v^rite. Celle-ci

est plus seche et plus simple ; elle tient dans cos lignes du Journal

de Beeckman, a la date du 10 novembre 1618 ^

:

« Descartes n'est pas arrive a prouver qu'il n'y a pas d' angles

:

« Hier, qui etait le 10 novembre, a Breda, un Fran^ais

du Poitou s'effor^ait de prouver qu'en realite il n'existe point

d'angle et cela par le raisonnement que voici : »

11 semble bien tout de meme que ce soit autour d'un probl^me,

et d'un probleme assez paradoxal que s'est faite la rencontre

de Beeckman et de Descartes etnoueeleur ami tie, mais pourquoi

Schooten n'en a-t-il pas raconte la donnee a Lipstorp ? On se

demande meme si ce n'est pas le jeune cadet en personne qui,

par maniere de defi et pour amuser ses loisirs, n'aurait pas, par

voie d'affiche, propose la difiiculte.

Le second passage du Journal ^ qui se rapporte a Descartes et

oil celui-ci est appele cette fois Renatus Picto, Rene le Poitevin,

est au folio 99 verso, a la date du 17 novembre : « Pourquoi le

sabot ou toupie des enfants reste debout en tournant... Ren6,

le Poitevin, me fit songer qu'un homme pouvait se maintenir

dans les airs... »

Dans un troisieme passage, apres le 23 novembre 1618,

Renatus Picto ' apparait deja preoccupe des problemes du son.

II en est de meme dans les fragments V et VI, mais le plusinteres-

sant, parce qu'il est le'plus personnel, est le quatri^me (fo 100

1. CEuvres, t. X, p. 46 : « Angulum nullum esse male probavit Des Cartes. NUebatur
heri qui erat 10 nov. [1618], Brcdae, Gallus Picto probare nullum esse angulum
revera, hoc argumento :

»

. 2. (Euvres, t. X, pp. 51 et 42.

3. Ibid., pp. 52 et 42.
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verso), /egalement .du 23..'»ovembre. ou de tres.peii posterieur,

et que je traduiraisainsi : « Mon Poitevin est lie avec beaucqup

de Jesuites et dt'autres, hommesd' etude et; de savants » ^; eeoi

sernble justifier Bailiet du reproche que lui adresse M* Adam de

faireremonter trop haut les.relations.de Descartes avee Mersenne

et Mydorge, qui peuvent etre vises ici. « Cependant il dit^u'a part

moi, il u' a, jamais rencontre persoune qui' unit etroitement dans

ses etudes, la physjiqueet la mathematique et je m'eii; rejouis.

Moi^ de mon cote,. je n'ai parle a personnjB qu'a lui.de ce. genre

d'etudfS: »..'=.: ; ,
..•*;.• • ,.ii-i.- . •.'.,,: ..,.-,:.

On ne saurait ,assez insister sur Fimportance de ce passage

qui nous initie aux enfances d'un genie. ,L' anecdote,, telle que

la tradition la conte, nous montre un escamoteur de difficultes,

un curieux' de problemes, ainsi qu'il y en avait alors tant parmi

les gens du monde, dont I'arithmetique ou ralgebre etait ladis^

traction favorite, commCi, au xviiie sdecle ce furent les sciences

naturelles,. par une succession qui n' est pas du tout fortuite. Ici,

c'est. le copstructeur de systemesqui apparait et;qui se plait, a

ramener les phenomenes physiques a des lois mathematjques,

en attendant qu'il fasse de I'axiome la formule meme de I'e vi-

dence.r Surce point il se rencontre avec Beeckman qui, sentant

sans doute^ et cela lui fait honneur, la superiorite de ce jeune

esprit, sans toutefois en mesurer encore toute I'envergure, ne

laisse pas detirer quelque vanity decette coincidence, Peut-etre

sont-ce ses propres idees que le Poitevin admire en sou nouvel

ami. • !, ', , . , <i.

Dans .lapropositiou VII, consacree a la musique, Renatus
Descartes Picto est nomme plus completement et, dans la yill«,

sur la racine carree, il est aussi appele Renatus Descartes ^.

Une simple phrase nous apprend qu'a la requete de son ami
hollandais, il a redige sou traite de la musique. Nous sommes
assurement en decembre 1618 : « Mr Duperon, le Poitevin se

nomme Rene Des Cartes dans ce traite de la Musique, qu'il

ecrit a luou iuteution..., »
^. A ce Ijvre se rapporte la proposi-

• • •';•
,

^.'i! • '.>:,> I -J I-, '/ ^; .r. . : ,. ,. ,^ ,,. .;, ,

!.• Ibid., p.;52i: IV, Physico-Maifiematici paucissimi : Hie Picto cum multis Jesiiitis
aliisque studiosis virisque doctis versatus est. Dicit tamen se nunquam hominem
reperisse, praeter me, qui, hoc modo quo ego gaudeo studendi utitur accurateque
cum Mathematics Physicam jungat. Neque etiam ego, praeter ilium, nemini locutus
sum hujusmodi studii. i

2. CEuvres, t. X, p. 54. •. ,

'
,

3. Ibid., pp. 56 et 44, n<> IX : « Mr Duperon Picto, Renatus Des Carte&yocatur in
ea Musica quam mea causa jam describit. »
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tion X, laudis que leg. deux ^uivaiiles, XI et: XU» ohefdicnt

la loi de la chute des Ciorps, c'ciil-a-dire nous ram^neut a un
autre chapitre de physique itTunite de couce<ption resle incon-

testable- Les articles. XII a. XIV V sont posterieurs a la reniise

du De .Musical BeecJonan par.* M.,;D,uperon » et .le premier

d'entre- eux est date du 2, Janvier 1619. i, « . ^ ,..,•,.

C'est avaiit cette date* probflbJ.ement,entpele 23 novembre
et le 26 decembre, i que Descartes a redige, a. la demande de

Beeckman et.a son intentimi aussi, « Rene du Perron.mihi», un
traite que M. Adam appelle Physico-niathematiGQy i:ouHi\eini

une etude de la pression-de I'eau sur les parois du vase qui la

contient, et une autre , se rapportant a la chute des corps.

CeJle-ci est intilulee en latin : « De combien croit achaque
moment le mouvement de la pierre tombant dans le vide et se

dirigeant vers le centre de la terrc, seion Descartes j). Les deux
problemes ont ete aussi mentionnes dans le JournaU cequi permet

de dater le traite. , : . ,.

La fin du Compendium Musicae^ est toute personnelle et

m^rite par consequent que nous- y revenions un instant. : « Main^

tenant je! vols la terre, je me hate vers le rivage
; j'omets ici

bien des chosos, beaucoup par souci de concision, beaucoup par

oubli, davantage par ignorance. Cependant je permets a cet

enfant de mon esprit, informe eomme i) Test, a mon « ours »
',

d'aller vers vous, pour qu'il soit un souvenir de notre intimite

et la plus sure affirmation de mon afl'ection pour vous : a cette

condition toutefois qu'eternellement cache dans I'ombre de vos

cofTres ou de votre cabinet, il n' ait. pas a affronter le jugement

des hommes. Ceux-ci ne detourneraient pas les yeux, comme je

m' assure que vous le ferez, de ses imperfections, pour les fixer

sur les pages oil je ne nie pas que soient traces, pris sur le vif,

quelques lineaments de mon esprit. lis ne sauraient pas surtout

que tout ceci a ete compose a la hate,, pour vous seul, parmi

I'ignorance des soldats^ par un homme oisif ^ soumis a un genre

de vie entierement different de ses pensees.

De Breda en Brabant, 31 decembre 1618. »

1. /ftid., pp. 61^63.
2. CEuvres, t. X, pp. 140-141.
3. Ibid. :.f quasi ursae foetum nupn- edituni ».

4. II y a dans Ic tcxtc : « dcsidloso cl libero >, niais je jQrols, avec M. Adani, qu'U
faut lire « non libero i.
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A partir du 2 Janvier 1619, les relations orales, resumees dans

le Journal, cessent, Beeckman datant de Geertruidenberg,

meme jour, une observation de lui sur les conditions du vol

des oiseaux. Le 10 Janvier, il est a Middelbourg, mais, si le

nom de Descartes apparait des lors plus rarement dans le

Journal (il n'y a qu'un passage important en mai sur lequel nous

reviendrons), nous avons, pour suppleer a son silence, des

lettres de Descartes, tres prive du contact de son ami et que

M. ,de Waard a publiees en aout 1905, dans le Nieuw Archief

voor Wiskunde ^.

Rien de plus curieux que cette correspondance du jeune gentil-

homme, la plus ancienne qu3 Ton connaisse, car elle nous fait pene-

trer dans les replis intimes de son cceur et de son esprit, a la veille

de I'eclosion grandiose et un peu mysterieuse de novembre 1619.

Un mot d'abord sur la langue dans laquelle elle est ecrite : toute la

correspondance revelee par M. de Waard est en latin. Est-ce a dire

que les deux nouveaux amis parlassent entre eux cette langue?

il est permis d'en douter. Le latin est alors pour Descartes le

seul idiome dont il se soil servi au College pour exprimer ses

pensees d'ordre scientifique ou meme litteraire. L'algebre, il

r avail apprise dans les livres du P. Clavius, celui que ses con-

freres de la Societe de Jesus appelaient le nouvel Euclide. Mais

Beeckman, ayant voyage en France et sejourne quelques mois
a Caen, devait savoir le frangais, assez pour converser, sinon pour
s'en servir comme d'instrument pour la science, ainsi que le

fera de preference son compatriote Christian Huygens, dans la

seconde moitie du xvii^ siecle \

Traduisons et commentons les passages essentiels de ces

curieuses epitres. La premiere dont Beeckman ait insere la

copie dans son Journal ^ debute par les marques de 1'amitie la

plus vive, mais sans rien de I'exageration propre aux correspon-
dances du temps : « Votre lettre si impatiemment attendue,'

m'est parvenue et, des le premier abord, je me suis rejoui quand

1. 2« sMe, t. VII, sous ce litre : Bene Correspondentie van Descartes uit de
jaren 1618 en 1619. M. Adam a reproduit ces lettres au t. X de sa grande ddilion,
et c est ^ ce tome que nous renvoyons.

2. Ses CEuvres sont en cours de publication par les soins du savant professeur
honoraire de I'Universit^ d'Amsterdaiti, D. J. Korteweg. C'est une source impor-
tante pour I'histoire litteraire et scientifique du xvii* siecle.

3. Non pas k leur date, mais plus tard, en 1627, au moment oil, sans doute, Beeck-™an remet en ordre ses papiers, apres son arriv6e k Dordrecht. Cf. CEuvres t X
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j'y ai vu des notes de musique. Comment m'auriez vous pu

temoigner plus clairement que vous vous souveniez de moi ?

mais il y avait autre chose que j'attendais surtout : des details

sur le lieu ou vous etiez, sur ce que vous faisiez, sur voire

sante. Ne croyez pas, en elTet, que je ne m'inquiete que de

voire science et non de vous ; de voire esprit, qui en esl, il est

vrai, la partie principale el non de voire personne lout enti^re. »

Ensuile quelques notes sur lui-mcme, qui sonl sans prix :

« En ce qui me louche, je resle oisif selon mon habitude, j'ai k

peine ecril le litre des livres que je me propose de rediger a voire

instigation. Pourtanl, ne me croyez pas oisif au point de gas-

piller mon temps sans aucun profit ; au conlraire, je I'emploie

assez utilement, mais en des malieres que voire espril, livre a de

plus haules preoccupations, considerera avec dedain du haul de

I'empyree de la science : a savoir la Peinlure, 1'Architecture

militaire el surtout le hollandais ^. Vous verrez bienlol ce que

j'ai fail de progres dans voire langue, car je comple elre a Mid-

delbourg, si Dieu le veut, pour le prochain Careme. »

Voila done a quoi s'occupail Descartes, a I'ecole de Maurice,

dans cetle sorle d'Academic mililaire comme il en existe encore

une aujourd'hui au meme lieu, a la meme place, el ou des mailres

de choix, peul-elre Stevin, David d'Orleans elJacques Alleaume,

enseignaienl aux jeunes nobles, venus de parloul, le dessin,

Tarchitecture mililaire ou I'arl des forlificalions el le hollan-

dais, car Slevin, nous a revele M. Brunei ^, elail Ires feru de son

flamand. N'avail-il pas ete « Professor in de Duylsche Malhe-

malik », a Leyde, c'esl-a-dire qu'il y enseignail en hollandais

rarilhmelique que Girard de Sainl-Mihiel ^ devait, plus lard,

tourner en fran^ais.

II faul insisler sur 1' architecture, car ainsi s'explique que

le Discours de la Methode fourmille de comparaisons em-

pruntees a un art parliculierement cher a Descartes, parce qu'il

exprime le mieux son genie conslrucleur el ordonnaleur, qui est

aussi celui de son siecle : « Ainsi voil-on que les bastimens qu'un

seul Architecle a enlrepris el achevez, onl couslume d'eslre

plus beaux et mieux ordonnez que ceux que plusieurs onl lasche

1. (Euvres, t. X, pp. 151-2 : « Ncmpe in PiclurS, Architectura militari et praecipue
sermone belgico, in quo quid profecerim brevi visurus es ».

2. Hisloire de la Langue Fran^aise, t. V (1917), p. 229.
3. Cf. plus haut, p. 341.
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de racomnfioder en faisant sei'vif de ' vieilles murailles qui

avoient estd 'basties ^^ d'autres fms. Ainsi ces ancietines citez

<jui, n'ayant este^ au cottiTnencement, que des bourgades, sorit

devenues, par succession de terns, de grandes villes, sont ordinaire-

ment si tnal compassees, au pris de ces places regulieres qu'un

In^enieur trace a sa fantaisife dans une plaine, qu'enCore que,

<;oiisiderant leurs edifices, chascun a part, on y trouve souvent

autant ou plus d'art qu'en ceux des autres, toutefois, a voir

cottime ils soiit arrangez, icy un grand, la un petit et comme ils

rendent les rues courbees et inesgales, on diroit que c'est plutost

la fortune que la volonte de quelques hommes usans de raison,

qui les a ainsi disposez. Et si on considere qu'il y a eu neannaoins

de tout terns quelques officiers qui ont eu charge de prendre garde

aux bastimens des particuliers, pour les faire servir a I'ornement

du public, on connoistra bien qu'il est malayse, en ne travaillant

que sur les ouvrages d'autruy, de faire des choses fort accom-
plies. )) ^ Le plan de Versailles est la, dirait-on, trace d'avance

par I'eleve de Breda.

Mais retournons a la lettfe de Descartes a Beeckman, qui se

termine ainsi : ^( AssCz sur ce sujet. J'en dirai ailleurs davan-
tage. En attendant, aimez-moi et tenez pour assure que j'oublierai

plutot les Muses que je rie vous oublierai vous, car elies m'unis-

sent a vous par le lien d'une eternelle affection... De Breda,

24 Janvier 1619. Du Perron. »

L'adresse est « A Monsieur Isaack Beeckman, Docteur en

Medicine a Middelb. » La lettre suivartte est du 26 mars : le

philosophe a tenu sa promesse, il s'est rendu a Middelbourg
vers le 20, pour voir son ami, mais celui-ci a neglige de lui

mander qu'il continuait ses peregrinations a la poursuite de

Tepouse de ses reves. Le voyage, au cours duquel il a peut-etre

visite la boutique de Lipperhey ou celle de Zach arias Jansen,
qui Tun et 1' autre se pretendent inventeur des lunettes d'ap-

1. CEuvres, t. VI, p. 11. Cf. aussi XII, p. 581. II se pourrait qu'il y cut dans ce
passage une allusion a la ville de Richelieu. Voici d'autres comparaisons empruntees
^ 1 architecture, extraites du meme Discours de la Methode : « II est vray que nous
ne voyons point qu'on jette par terre toutes les maisons d'une ville pour le seul
dessem de les refaire d'autre fa?on et d'en rendre les rues plus belles... » et ailleurs,
dans la Troisiime partie : « Mon dessein ne tendoit qu'a m'assurer et a rejetter la
terre mouvante et le sable pour trouver le roc ou I'argile... et comme en abatant un
vieux logis, on en reserve ordinairement les demolitions pour servir k en bastir un
nouveau... » Ci. aussi t. VI, p. 22 : « Et enfin, comme ce n'est pas assez, avant de
conimencer a rebastir Ic logis oCi on demeure que de I'abattre et de faire provision de
mat6riaux et d Architectes ou s'exercer soy mesme a I'Architecture et outre cela
d en avoir soigneusement trace le dessein, etc. »
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proche S n*a fait que slimnler I'activit^ mentalc de Descartes.

II n'y a pas six jours qu'il est rentr6 et il a deja trouv6 quatre

dcthonstrations remarquables et presque toutes nouvelles, a

Taide de ses compas. II semble s*orienter dej^ vers TappUca-

tion de I'algebre a la geometric, mais il faut surtout souligner

la phrase oil se manifeste la tendance vers I'unite d'un syst^me,

vers une solution unique de tous les problemes : a En verile,

pour m'ouvrir a vous ingenument de ce que je construis, ce que

je veux fournir, ce n'est pas un Ars brevis de Lulle, mais une

science presque nouvelle, par laquelle se puissent resoudre toutes

les questions proposees sur n'importe quel ordre de quantites

continues ou discontinues » ^.

Beeckman 6crit en marge : « Ars generalis ad omnes quaes-

tiones solvendas quaesita)>, mais ce n'est la qu'une interpretation

bornee ; le philosophe vise plus haut que les simples mathema-

tiques, il est en marche vers la Methode et la meditation du

« poele » est une resultante, une coordination brusque de choses

acquises, une illumination iriterieure, plutot qu'une revelation

d'en haut. Pour une recette a problemes, il ne se fiit

pas servi des mots « science nouvelle » et I'addition concernant

les quantites continues ou discontinues n'est qu'une restric-

tion, une attenuation dictee soit par la modestie, soit par la

volonte de ne pas trahirle grand secret qu'annoncera dix-huit ans

plus tard le Discours de la Methode.

Notre interpretation se justifie mieux encore par la suite de

la lettre ou, comme un poete, le philosophe se sent agite d'un

saint enthousiasme preludant a la nuit mj'stique de son Annon-

ciation (10 novembre 1619) : « C'est une oeuvre infinie, il est vrai,

qui ne saurait etre d'un seul, et d'une ambition incroyable, mais

j'ai aperQu je ne sais quelle lumUre a iravers le chaos de cette

mienne science, avec Vaide de laquelle je pense pouvoir dissiper les

plus epaisses tenibres » '.

Ces accents sont rares chez Descartes, mais ils justifient, en

quelque maniere, le reproche de mysticisme que lui adressent

Leibnitz et Christian Huygens *. Ceux-ci ne semblent pas com-

1. CEuvres, t. XIL, pp. 185-6.

2. Ibid., t. X, p. 154 s. : « Et certe ut tibl nude aptriam quid iholiar, non Lullii

Arlem brevem sed scicntiam pcnitus novam tradcre cupio... »

3. (Euvres, t. X, pp. 156-7 : Infinitum quidcm opus est, nee unius. Incredibile

quam ambitiosum, sed ncscio quid luminis per obscurum hujus scientiac chaos
aspexi, cujus auxilio dcnslssimas quasque tcncbras discuti posse existimo. »

4. C./ (Euvres, t. XII, p. 29, note d.
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prendre le frisson de joie mel^e d'angoisse qui fait trembler le

chercheur a I'approche de la verite.

En tout cas, il ne s'attarde pas sur ce theme : le positif Hol-

landais ne le comprendrait plus
;
peut-etre, lui prend-il aussi une

sorte de pudeur d'en avoir trop dit, d' avoir trop livre de lui-

meme et il raconte ses souvenirs de voyage, les perils de sa pre-

miere traversee \ ou la tempete I'a surpris sur une coquille de

noix, au sortir du port de Flessingue, mais il se vante de 1' avoir

affrontee « avec plus de plaisir que de crainte et meme... sans

nausee. »

Cela I'enhardit pour de plus longues traversees et de plus

audacieux projets. II semble qu'une voix secrete, un « demon »

pareil a celui de Socrate, le pousse vers le lieu de sa revelation

interieure. II con fie ses projets a son ami : « Les troubles qui

agitent I'Allemagne ^ n'ont pas modifie mon dessein; tout au
plus me retiennent-ils un peu. Je ne m'en irai pas d'ici avant

trois semaines, mais, a ce moment la, je compte gagner Amster-

dam, de la « Gedanum »^ ensuite je traverserailaPologneet une
partie de la Hongrie pour arriver en Autriche et en Boheme r

certes cette voie est la plus longue, mais a mon sens la plus sure.

J'emmenerai mon domestique et peut-etre quelque camarade
a moi connu. Ne craignez pas pour moi, vous qui m'aimez.

Avant le 15 avril, je ne partirai certainement pas d'ici. Tachez
done, si vous pouvez, de m'ecrire avant ce moment, sans cela

je n'aurai plus de lettres de vous d'ici longtemps. A cette occa-

sion, dites-moi ce que. vous pensez de ma Mecanique et si vous
etes d' accord avec moi. »

II s'agit peut-etre d'un ecrit perdu et, s'il en est ainsi, le cycle

des etudes preliminaires se complete : Algebre, Geometric, Phy-
sique, Mecanique, sans parler du Dessin, de I'Architecture mili-

taire et du Neerlandais., La fm de la lettre suggere aux naviga-
teurs hollandais une maniere simple et nouvelle de faire le point
pour se diriger sur mer. La missive du 20 avril n'est qu'un simple
billet transmis par le domestique de Descartes, ou celui-ci demande
des nouvelles de Beeckman et s'il a trouve femme. Le depart est

1. Ibid., t. X, p. 158 : « Probavi enim me ipsum et marinis fluctibus, quos nun-
quam antea tentaveram... »

2. Le texts de cette importante lettre du 26 mars 1619 (t. X, p. 158) porte :

CiaHiae motus », mais il faut lire, avec M. Adam, « Germaniae », k cause de ce qui
suit.

' ^

3. Cest-a-dire Dantzig.
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fix6 au mercredi 24 avril 1619. La veille de ce jour, il

^crit une lettre plus importante, qui est comme un adieu et un
hymne de reconnaissance :

<( J'ai re^u voire missive, presque le m^me jour ou elle a 6t6

^crite et je ne veux pas m'en aller d'ici sans renouveler encore,

par une lettre, cette amitie qui ne doit pas s'^teindre entre nous.

N'attendez pas cependant quelque produit de mon esprit :

deja, il vagabonde, depuis que je m'apprete a me mettre en

route des demain matin. Je ne sais pas

oil me conduit le destin, o£i il me sera donnd de m'arrfeter,

car les menaces de guerre ne m'appellent pas encore surement

en Allemagne et je crains de trouver la-bas beaucoup d'hommes
en armes, mais pas de combats. »

Done c'est la bataille a laquelle aspire le cadet du Poitou, las

de I'inaction de Breda. Ce n'est pas pour etudier 1' architecture

militaire ou pour revetir le corselet d'acier ceint de I'echarpe

orange qu'il s'est engage chez Maurice. II a fait sa theorie, il est

pret : « S'il en est ainsi, je me promenerai, en attendant, parle

Danemark, la Pologne et la Hongrie, jusqu'4 ce que je puisse

gagner en Allemagne, un chemin debarrasse de Soudards bri-

gands par oil atteindre plus surement la guerre.

»

Cela ne I'empeche pas de songer a la science : « Si je m'arrele

n'importe oil, ce que j'espere, je vous promets aussitdt d'entre-

prendre la redaction de ma Mecanique ou de ma Geometric et

de vous celebrer comme I'inspirateur et le pere spirituel de mes
etudes. » ^ C'etait deja un bel eloge, Descartes le juge insufiisant

et il insiste, dans I'emotion du depart : « Vous seul, en verite,

m'avez reveille de mon oisivete ; vous avez evoque en moi une

science presque effacee de ma memoire et vous avez ramene
vers des occupations serieuses et meilleures un esprit qui s'en

€tait ecarte. Si done, il sort de moi quelque chose qui ne soit pas

meprisable, vous avez le droit de le reclamer et moi-meme je ne

manquerai pas de vous en faire part, soit pour que vous en

profitiez, soit pour que vous le corrigiez. »

Aucun passage ne definit mieux les relations de Descartes et

de Beeckman. Le jeune homme 6tait alle en Hollande, moitie

par curiosite, moitie par desoeuvrement. II avait Tame grosse

1. CEuvres, t. X, p. 162 : Teque ut studiorum meorum promotorem et primum
authorem amplectar. »

25
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E

de pensees : le genie a de ces torpeurs qui sont des gesines. II lui

faut un accoucheur, comme disait Socrate. Beeckman fut celui-la.

En etait-il digne ? II n'importe. Est-il vrai, comme le veut

M. Adam, que ce futun esprit confus ^ ? C'est possible, mais Des-

cartes, avec sa vision de Frangais, pouvait apercevoir en clair

ce qui, chez son ami, etait encore obscur. II pouvait se reflechir

en ce miroir et y contempler sa propre image dont, de plus en

plus, il allait faire ses delices.

Beeckman, de son cote, admire ce Poitevin, si vif, si ingenieux,

si lucide, qui lui explique ses propres idees, a lui qui en a beau-

coup (il a d'ailleurs six ans de plus), mais qui est parfois maladroit

a les exprimer. Donne-t-il autant de son coeur que le Frangais,

prompt a I'effusion, on ne le dirait pas ? II semble trop parfois

voir en Descartes une mine de science a exploiter et c'est cela

qui, en 1630, causera la rupture. Mais, pour le moment, il est

I'excitateur. II n'est pas necessaire que la baguette qui fait

jaillir la source soit de matiere precieuse, il suffit qu'elle ait

frappe a la bonne place. Pourquoi faut-il qu'en regard du magni-

fique studiorum meorum promotorem et primum authorem,

Beeckman ait 6crit betement en marge : « Descartes de me »,

ce qui trahit sasotte vanite?Non, il n'a pas compris quel tresor

il avait decouvert. II a cru avoir vu un esprit ingenieux, apte a

resoudre des problemes de physique et de metaphysique ou

meme de mathematiques appliquees a la physique, mais non

pas quelqu'un qui portait en lui le Monde, un monde selon sa

pensee, mille fois plus proche de la verite que celui que contemple

la myopie de nos regards quotidiens.

Au reste, apres cette production intensive de I'hiver 1618-

1619, constamment surexcitee par Beeckman, une lassitude

se manifeste ^
: « Depuis un mois je n'ai plus etudie, peut-etre

parce que I'esprit est a ce point epuise par ces inventions qu'il

ne pent plus sufTire a trouver ce que je me proposals de chercher

encore. » II en aspire davantage au depart, le voyage etant

pour les travailleurs de I'esprit la meilleure hygiene de renou-

vellement.

La derniere des precieuses lettres d' adolescence est datee

d'Amsterdam, 29 avril 1619 3. EUe est toujours adressee a

1. CEuvres, t. XII, p. 46.

2. CEuvres, t. X, p. 163.

3. Ibid., p. 164.
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• Monsieur Beecman, docteur en Medicinae k Middelbourg». II ne

veut pas perdre cette dernidre occasion de lui 6crire pour lui

montrer que son affection ei son souvenir ne sont pas susceptibles

d'Mre entraves meme par les tracas du voyage. Celui-ci a 6t6

I'occasion d'une rencontre, qui rappelle celle de Tristan i'Hermite

et de son « philosophe » *. li circulait ainsi de par I'Europe des

savants * mi-vrais, mi-faux, demi-philosophes, demi-prestidigi-

tateurs, curieux de savoir, evidemment, et, a ce titre, dignes de

notre respect, mais battant monnaie avec leurs connaissances

et plus preoccupes d'etonner que d'instruire. Les badauds

s'amusaient et passaient, des reveurs comme le notre s'arretent,

et, n' ayant pas les prejuges de I'Ecole, ^content, se demandent

s'il n'y a pas la certaine fontaine cachee oil rouleraient, pele-mele

avec des cailloux, quelques p^pites. Le vieillard que Descartes a

rencontre en passant dans une auberge de Dordrecht invoque

VArs Brevis de LuUe, comme tous ses congeneres, et s'en sert

avec tant d'habilete qu'il pretend parler, vingt heures consecu-

tives, de quelque matidre que ce soit.

« Erudition des levres plutdt que du cerveau », observe spiri-

tuellement Descartes, mais, neanmoins il s'enquiert et demande
si « cette science ne consiste pas simplement en quelque classement

de lieux communs «. Cependant Lulle le preoccupe, il voudrait

examiner le livre, s'il le possedait, mais il prie son ami de le faire

a sa place et de lui ecrire s'il y a trouve quelque chose d'in-

genieux. II voudrait savoir ce que le vieillard appelle les « cles » de

Lulle et d'Agrippa. Lipstorp a tort de dire que Descartes possede

deja sa methode, il la cherche et ne veut negliger aucune « cle »

qui puisse lui ouvrir les portes du mystere. Lulle est pour lui

une hantise et on pent pretendre qu'il lui a donne I'idee de trou-

ver une Methode unique applicable ^ toute chose, mais qui ne

se bornerait pas « comme I'art de Lulle a parler sans jugement de

celles qu'on ignore » *. Les cabalistes eux-memes n'effrayent

point ce libre esprit depourvu de ces prejuges et de ces craintes,

qu'on ignore au pays de Rabelais.

Peut-etre est-ce en Hollande et non en Allemagne qu'il a, pour

la premiere fois, entendu parler des Rose-Croix. Ce n'est meme

1. Voir plus haut, livre II, p. 249,
2. C'^taicnt souvent des Franfais, t^moin celul dont parle Beeckman dans sa

lettre k Descartes du 6 mai 1619. CEuores, t. X, p. 169.
3. Discours de la Methode, au t. VI, p. 17.
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pas une simple hypothese, car il est question des celebres F. R. C.

dans les Cogitationes privatae de Janvier 1619 ^ C'est de

France que les mysterieux Freres etaient venus aux Pays-

Bas, aux termes de 1'accusation formelle affichee a Harlem, le

19 juin 1625, par ordre des Etats de HoUande, accusation que

confirme VHistorisch Verhael ou recit de Wassenaer (1624-5)

qui invoque une traduction de la Fama fraternitatis Roseae

Crucis ^ semblable a la declaration originale editee a Cassel

en 1614, et dont la traduction hollandaise serait due a ce singulier

Nicolas Barnaud dont nous avons parle au livre II ^. Celui-ci,

dans un manifeste lance de Gouda, avail fait connaitre que les

Freres de la Rose-Croix d^ France avaient decide de communi-

quer leurs decouvertes a Henri IV, pour que la fabrication de

Tor ne tombat pas en des mains criminelles. II priait les Freres

hollandais de s'unir a lui et de faire part de leurs trouvailles au

Prince Maurice. Barnaud avail public a Leyde un livre sur I'au-

torite de la Sainte Ecriture et une traduction des oeuvres de ce

Socin, dont on retrouve le nom sous la plume de tous les hetero-

doxes. Barnaud prechait I'union des theosophes et des cabalistes

pour la recherche de la panacee *. Plus que la quete de la

pierre philosophale, c'est la tache que s'assignent les Rose-Croix,

qui sont presque tous des medecins.

Pouvons-nous oubher que Beeckman en etait un et que Des-

cartes, petit-fils du medecin Pierre Descartes et arriere-petit-fils,

par sa mere, d'un autre medecin, Jean Ferrand, fut toujours tres

attire par I'art de guerir, qu'il pratiqua meme, comme nousle

verrons plus tard ?

Disons encore que Beeckman etait protestant et qu'a ce mo-
ment les Rose-Croix tendaient a etre absorbes par le Protes-

tantisme, surtout en Allemagne, mais la doctrine de large tole-

rance et d'union de tous les cultes contenue dans la Fama etait

1. (Euvres, t. X, p. 214.

TT^",
^*- tP^ y* Meijer, De Rozekmisers of de Vrijdenkers der XVIT' eeuw,

Harlem, F. Bohn, 1916, petit in-4°, p. 66.

1
^'

?'u^^^"
^' ^^'^i^^ i'appelle k tort Bartaud ou Bernard Montaux. II r^sulte d'un

long 6change de lettres que j'ai eu avec I'excellent Spinoziste, qu'il est d'accord avec
moi sur 1 Identification des deux personnages. Aucun doute ne saurait subsister
sur son nom : j ai sous les yeux une photographie d'une lettre autographe adress^e
P?J",.'"V?

'-Utrecht, le 5 aout 1598, au professeur Heurnius et qui est conserv^e k la
bibliotheque de Leyde. C'est aussi k Leyde, en 1616, selon Baillet, que parait VApo-
logie (des Rose-Croix) de Robert Fludd, gentilhomme anglais. Cf. (Euvres de Des-
cartes, t. X, p. 200. Gassend a refute le mfime Fludd.

4. Cf. Meijer, op. cit., pp. 46 et 47.
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assurement incompatible avec I'aspect que prenait en ce moment
le calvinisme aux Pays-Bas.

On n'a pas assez remarque que le premier s^jour de Descartes

en Hollande coincide exactement avec les ddiberations du fameux
Synode de Dordrecht, qui s'ouvrit le 13 novembre 1618 et se

cl6tura le 9 mai 1619. II s'occupait, nous I'avons dit, de r^soudre

la controverse sur la predestination entre les « libertins » arminiens

et les orthodoxes gomaristes pour aboutir k une doctrine olficielle,

k une confession de foi \ qui serait imposee a tous les pasteurs

et professeurs de theologie du pays. Le Synode, auquel des

delegu6s des eglises etrangeres furent convies, se pronon^a, onle

sait, dans le sens du calvinisme le plus rigoureux.

On ne se fait pas toujours une idee tres exacte de la tolerance

hollandaise. Ce pays est d'abord, plus que le n6tre, celui de

Tanarchie intellectuelle : toutes les sectes, fussent les plus

insensees, y ont toujours des adeptes, dans ces isoles livres

k leur orgueilleuse meditation solitaire et qui n'en sortent

que pour se grouper en petites chapelles. Aujourd'hui encore,

11 y a, a cote de I'Eglise officielle calviniste, une Eglise remons-

trante qui continue Arminius, des Vieux Catholiques s'oppo-

sant aux catholiques Romains, des Mennonites, des Anabaptistes

et que sais-je encore.

Ces Eglises se tolerent, ce qui ne veut pas dire qu'elles se

supportent. Malgre les Synodes, il en fut a peu pres ainsi pen-

dant tout le xvii^ si^cle, I'autorite fermait les yeux et laissait

coexister ces sectes, par necessite politique et economique, peut-

etre plus que par la conviction profonde de ceux qui exercent le

pouvoir. En leur for interieur, ils ont pris parti, et I'indulgence

souriante d'un Montaigne n'est pas leur fait. Si un jour alors, ils

s'aper^oivent que leur puissance est en jeu, ils sont capables de

toutes les intransigeances : en 1619, ils all^rent jusqu'au crime.

Ce n'est pas pourtant que Maurice, adversaire du Pensionnaire

fdt bien zele en matiere de foi. On lui attribue ce mot, prononce

^son lit de mort, que I'article principal de son credo 6tait: deux

et deux font quatre *.

1. Voir celle que signirent k travers tout le xvii* si^cle, et tnfime aprds, les

pasteurs de I'Eglise Wallonne et dont I'original est conserve k Leyde k la Biblio-
thfeque walionne. J'cn donnerai bientdt une Edition critique.

2. Baizac et Tallemant Ic racontent I'un comme I'autre (cf. (Euvres de Descartes,
t. XII, p. 41). Qu'll ait dit cela k un ministrc protestant, par exemple k Rivet, je me
pemiets d'en douter.
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On n'a pas assez remarque non plus que le depart du philosophe

coincide avec le proces d'Oldenbarneveldt, dans lequel est im-

plique un homime que Descartes, juriste et latiniste, ne pouvait

s'empecher d'admirer, Hugo Grotius ; la lachete avec laquelle il

abandonna ses amis ne le sauva pas d'une condamnation. Des-

cartes doit s'embarquer le 29 avril 1619. Le 13 m.ai suivant, la

tete du grand Pensionnaire tombe sur I'echafaud.

Comme Jean de Neree, pasteur des regiments frangais, traduit

les actes du Synode, Descartes n'a rien pu ignorer de ces seances,

qui d'ailleurs se passaient dans une ville voisine, ni de la prepa-

ration de la tragedie de La Haye, qui en fut le resultat. II dut se

sentir m,al a I'aise. II lui parut sans doute qu'il tombait de I'in-

tolerance catholique dans I'intolerance protestante, mais, assure-

ment, il perdit le souvenir de ces impressions puisque, dix ans

apres, nous le retrouverons en Hollande.

S'embarqua-t-il effectivement le 29 avril 1619 ? il n'y a pas

lieu d'en douter, car il ecrit a Beeckman: « Aujourd'hui je m'em-
barque pour visiter le Danemark » ^. M. Adam trouve le detour

trop grand pour permettre a Descartes d'assister aux fetes du
couronnem^nt de I'empereur Ferdinand ^ qui eurent lieu a

Francfort, entre le 20 juillet et le 9 septembre 1619. Mais n'a-t-il

pas eu le temps, du 29 avril au 20 juillet, de gagner cette ville,

meme en consacrant quelques jours a Copenhague, comme il

en a I'intention : « Je resterai quelque temps dans la ville de

Coppenhaven ^ oil j 'attends une lettre de vous. Chaque jour,

des navires partent d'ici pour le Danemark et, quoique vous
ignoriez mon hotel, je m'informerai si diligemment des marins
qui apporteraient quelque chose pour moi, qu'elle ne risque pas
de se perdre. »

Si done Descartes avait ete empeche de s'embarquer le 29, il

lui etait facile de prendre le bateau suivant ; s'il avait renonce a
la voie de mer, une nouvelle lettre a son fidele Beeckman nous
en eut fait part. Celle qui est bien la derniere, du moins, pour
cette periode, se termine par un message pour Pierre van der
Merck * et erifm par une phrase d' affection : « Je n'ai plus rien

1. CEuvres, t. X, p. 165.
2. Ibid., t. VI, p. 11.
3. Remarquer cette forme, qui se rapproche du danois beaucoup plus que celle

dont nous nous servons d'ordinaire.
4. (Euvres, t. X, p. 166. II s'agit d'un marchand et, je suppose, k propos de lettre

de (mange. Voyez le idle de Joostens k Tours, h I'dgard de Scaliger. Cf. Livre II,
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^ ajoutcr, si ce n'est que je vous demande de m'aimer et que je

vous souhaitc d'etre heureux. Adieu ! A Amsterdam, 29 avril 1619.

V6trc autant que sien, Du Perron. »

Beeckman repondit le 6 mai i son «rare » ami, mais sa lettrc ne

I'atteignit point. Elle traite sommairement et avec m^pris

d'Agrippa et de Lulle et se termine par ce vceu et ces recomman-
dations : « Que Dieu donne que nous vivions pendant quelque

temps ensemble pour p6n6trer dans le champ de la science jusqu*^

I'ombilic ! cependant, veillez sur votre sante, soyez prudent

pendant votre voyage, de crainte que vous ne paraissiez ignorer

la seule pratique de cette science dont vous faites tant de cas.

Songez a rediger ma Mecanique et la v6tre. Vous avez I'habitude

d'etre fidde a vos promesses... Vous etes maintenant dans la

capitale de ce pays ^. Ne manquez pas d'y examiner tout ce qui

s'y trouve de science, ne manquez de visiter aucun savant, afm
que rien de ce qu'il y a de bon en Europe ne vous echappe ou

plutot afm que vous expliquiez votre systeme aux autres savants ^

Je me porte bien. »

Excellents conseils de I'aine au cadet, mais qui ne trahissent

pas la meme tendresse que celle que Descartes eprouvait a

regard de son initiateur « vir ingeniossisimus » ^ « studiorum

promotor et primus author » *.

1. Evidemment du Danemark, sans cela il edt dcrit : « hujus regni » et non « ejus ».

2. Je ne suis pas sflr du sens, le texte porte : « aut potius ut rationem tui ad reli-

quos doctos intelligas. » CEuvres, X, p. 169,
3. Cogitationes privatae, au t. X, p. 219 : « Contigit mihi ante paucos dies familia-

ritate uti ingcniosissimi viri ». Tons ces passages t^moignent d'une p^n^traUon
r^ciproque des deux esprits.

4. (Euvres, t. X, p. 162.





CHAPITRE IV

LES ANN±ES d'allemagne (1619-1621)

l'INVENTION MERVEILLEUSE DU 10 NOVEMBRE 1619

« J'estois alors en Allemaigiie, ou roccasion des guerres qui

n'y sont pas encore finies, m'avoit appele et, comme je retournois

du couronnement de I'Empereur vers I'armee, le commencement
de I'hyver m'aresta en un quartier, oil, ne Irouvant aucune

conversation qui me divertist et n'ayant d'ailleurs, par bonheur,

aucuns soins ny passions qui me troublassent, je demeurois tout

le jour enferme seul dans un poesle, oil j'avois tout loysir de

m'entretenir de mes pensees ».

II est peu de passages plus celebres que ce debut de la Seconde

partie du Discours de la Methode ^. Pour le commun des hommes,

le philosophe dans son« poelew resume meme toute la biographic

de Descartes, comme I'accident du pont de Neuillj', celle de

Pascal. Mais, si cette derniere anecdote est suspecte, 1' autre ne

Test point et le philosophe y a assez insiste pour nous permettre

de nous y arreter a notre tour. II y revient encore plus loin,

comme s'il tenait a marquer exactement les limites de sa medita-

tion fondamentale : « Et d'autant que j'esperois en pouvoir

mieux venir a bout [il s'agit des prejuges sur les moeurs] en

conversant avec les hommes qu'en demeurant plus long-tems

renferme dans le poesle ou j'avois eu toutes ces pensees, I'hyver

n'estoit pas encore bien acheve que je me remis a voyager. »

II n'est pas besoin d'expliquer le sens de poele, puisque le

mot est dans le Journal de voyage de Montaigne \ dans le Thresor

de la Langue fraiiQoyse de Nicot, avec le sens de hypocaustum ou

chambre chauffee et qu'il a surv^cu dans le patois lorrain et

1. (Euvres, t. VI, p. 11.

2. Ed. Lautrey, p. 92 et Essais, III, 13. Je reproduis ces textes k la fln de mes
Piices justiflcatwea.
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en Alsace ^. On le trouvera aussi dans le Glossaire des Clas-

siques frangais de M. Huguet. II s' applique mieux encore a ces

chambres d'Allemagne oil 1' « altdeutscher Ofen » repand la

douce chaleur de sa colonne de ceramique, dans le bas de laquelle

des sieges sont amenages.

Mais on pent marquer avec plus de precision que par le Dis-

cours de la Methode, les termes de cet hiver decisif, en recourant

aux petits ecrits de jeunesse de Descartes, en partie perdus, mais

que M. Adam a reconslitues au tome X de son edition. Baillet

les connut par I'abbe Legrand, qui les avait herites de Clerselier

(1684), lequel les tenait lui-meme de son beau-frere Chanut, notre

ambassadeur en Suede. lis nous ont ete conserves en partie par

les copies qu'en fit faire Leibnitz a Paris ou en HoUande, ou ils

circulaient.

Parmi ces opuscules, celui qui nous interesse le plus, en ce

moment, c'est le discours intitule Olympica. II porte la marque

d'une exaltation etrange, de ce mysticisme cartesien que je

voudrais mettre en relief, parce qu'il fait apparaitre moins isole,

au xvii® siecle, le cas de Pascal et qu'il trahit un des caracteres

que cette epoque unit souvent a son realisme.

Or done, on lit, en tete des Olympica, dont le titre nous porte

deja sur les sommets :

«

X novembris 1619 cum... mirabilis scientiae

fundamenta reperirem)\ ^ale 10 novembre 1619, lorsque je decou-

vris les fondements d'une science merveilleuse ».

II n'est pas difficile de rapporter cette date au premier passage

que nous avons cite du Discours' de la Methode. Descartes est

parvenu de Copenhague a Francfort, oil, entre le 20 juilletetle

9 septembre, il a assiste au couronnement del'Empereur Ferdi-

nand ^ II est friand des grands spectacles oil se pressent la cohue

bariolee des hommes d'habit varie et de coutumes diverses. Le
metaphysicien, chez lui, n'est pas indifferent a I'homme, son

point de depart et son objet : il ne s'isole pas en son moi, qu'il

confere sans cesse a celui des.autres.

Sans doute, ce n'est pas ce qu'il cherchait : il veut une
meUe plus ardente que celle des foules, et surtout le danger.

n s'est admire deja d'etre sans crainte dans la tempete.

1. A Strasbourg, on lit sous une enseigne, faubourg de Pierres
Stube », la traduction : « Au poele des iardiniers. »

2. (Euvres, t. XII, p. 50.

3. (Euvres, t. X, p. 186, note b.

Zur Gaertner
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Comment se conduira-l-il au combat ? c'est une question

qui pr6occupc rhomme de cocur qui reflechit, se mefiant des

lAchet^s de son pauvre corps et d^sireux de « s'esprouver ».

Connut-il rcxaltatiort et les angoisscs de la bataiile ? il scmble

que oui, car le P^re Poisson ^ dit : « J'ay des memoires entre les

mains que M. Descartes a fails a la guerre, ou Ton peut voir

combien cet exercice est utile h un homme qui sgait faire usage de

toutes choscs et qu'un esprit bicn fait trouve dans le milieu d'un

camp de quoy servir d'entretien a ceiix qui frequentent aussi le

Lyc6e ». Ceci ne prouverait pas encore qu'il ait He engage, mais

robscrvation que voici a bien I'air d'avoir ete prise sur le vif *
:

« Un Gendarme revient d'une melee : pendant la chaleur du

combat, il auroit pu estre blesse, sans s'en appercevoir... ». II

est parfaitement exact et il s'est verifie plusieurs fois qu'on peut

etre blesse sans le savoir : c'est le privilege de 1' « etat de choc ».

On ne voit pas cependant qu'il y ait eu une campagne de I'Em-

pereur Ferdinand, dans la fm de I'ete 1619, et M. du Perron, pas-

sant des troupes protestantes de Maurice aux troupes catholi-

ques de Maximilien de Baviere^, au d^but de la guerre deTrente

ans, y rencontre la meme deception de I'inaction forcee ; celle

des quartiers d'hiver lui eut ete plus sensible encore, s'il n'y avail

trouve un asile pour I'eclosion de ses pensees.

10 novembre 1619. Comment n'a-t-on pas observe que c'est

I'anniversaire, jour pour jour, de la rencontre avec Beeckman

k Breda ou, du moins, de la premiere mention que celui-ci fait

de Descartes dans son Journal. Simple coincidence ? ce n'est

guere possible, car, I'annee suivante, c'est encore le 10 *, qu'il

note, en marge des Olympica toujours : « X nouembris 1620, coepi

intelligere fundamentum Inventimirabilisy>, «le 10 novembre 1620,

je commensal a concevoir le fondement d'une invention admi-

rable. » II doit attacher a cette date, decidement, une grace triple,

dont la serie s'etablirait ainsi : 10 novembre 1618 : rencontre de

I'annonciateur ; 10 novembre 1619 : reflexion prolongee sur cet

1. Dans une observation sur un passage du Discours de la Mithode (t. VI, p. 9),

dt6e par M. Adam, t. X, p. 255.
2. (Euvres, t. XII, p. 61, note c.

3. Lipstorp, Specimina Philosophiae Cartesianae, 1635, citd au t. X, p. 252.

Le passage est important.
4. Le 10 novembre est la date donn6e dans les Cogitationes (CEuvres, t. X, p. 216),

d'aprte les Olympica. Baillct, d'aprfes les mimes Olympica, donne le 11 novembre
1610. Comme il peut s'agir de la nuit du 10 au 11, la difference est peu impor-
tante.
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anniversaire et annonciation de la science nouvelle et univer-

selle ; 10 novembre 1620 : invention admirable qui en serait

r application.

Sommes-nous fondes a attribuer au plus positif de nos philo-

sophes et au plus rationaliste, des visions qui tiennent plutot

d'un Pascal ou d'une Sainte-Therese ? Oui, de par le reste des

Olympica et la relation qu'il nous donne du songe qu'il fit en

cette etrange nuit du 10 au 11 novembre 1619.

La recherche de la verite « jetta son esprit, nous dit Baillet \
dans de violentes agitations qui augmenterent de plus en plus

par une contention continuelle ou il le tenoit, sans soufTrir que

la promenade ni les compagnies y fissent diversion. II le fatigua

de telle sorte que le feu lui prit au cerveau et qu'il tomba dans

une espece d'enthousiasme, qui disposa de telle maniere son esprit

deja abatu qu'il le mit en etat de recevoir les impressions des

songes et des visions. »

« II nous apprend que, le dixieme de novembre mil six cent

dix neuf, s'etant couche, tout rempli de son enthousiasme et tout

occupe de la pensee d' avoir trouve ce jour la les fondemens de la

science admirable, il eut trois songes consecutifs en une seule

nuit qu'il s'imagina ne pouvoir etre venus que d'en haut. »

A analyser attentivement cette phrase, dont le contenu est

relativement garanti par une nouvelle reference marginale de

Baillet renvoyant a Cartesii Olympica, on y distingue deux
choses : la decouverte des « fondemens de la science admirable »,

qui a eu lieu dans la journee du 10 novembre, etles songes, qui

ne sont pas exempts de I'etrangete particuUere au travail mental
pendant le sommeil ou le demi-sommeil.

La decouverte diurne ne porte que les caracteres d'une illu-

mination soudaine, eclatant en quelque sorte d'un bouillon-

nement de pensees contenues pendant une annee entiere, celle

qui a precede la date fatidique. II y a pourtant, aux yeux de

Descartes, un element mystique dans cette illumination meme,
et on pent le prouverparlahantise d'une formule dont il se ser-

vira de nouveau 1'annee suivante, a la date anniversaire, et puis,

plus jamais par la suite. Le mot « mirabilis » semble avoir ici

autant le sens de miraculeux que celui d'admirable.

1. (Euores de Descartes, t. X, p. 181. Baillet mentionne en marge la source, quine
nous est connue malheureusement que par lui. Cart. Olymp. init. Ms., c'est-i-dire
le debut du manuscrlt des Olympica de Descartes
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Les songes de la nuit, eux, sont si fous, qu'on aimerait

mieux que Descartes n'y edt pas attach^ assez d'importance

pour les noter et les decrire, quoique Baillet ait pu les ampli-

fier encore et en accentuer les 616ments religieux. Done, dans

le premier, il croit marcher par les rues, mais il se sent

si faible du cdte droit qu'il est oblige de se renverser

du c6te gauche pour pouvoir avancer. Un tourbillon lui fait

faire trois ou quatre tours sur le pied gauche. II se traine j usque

dans la cour d'un college, ou une personne lui dit
«
que, s'il vouloit

aller trouver Mr. N., il avoit quelque chose k lui donner. M. Des-

cartes s'imagina que c'etoit un melon qu'on avoit apporte de

quelque pais etranger. »

« Ce melon », dira-t-il plus loin, « signifioit les charmes de la

solitude », interpretation singuliere qui provoquera, plus tard, en

1693, les railleries de Huet, dans un pamphlet, oil il fera demander
par Chanut au philosophe « comment il avoit reconnu que toutes

ces visions etoient des revelations du Ciel et non pas des songes

ordinaires, excitez peut-etre par les fumees du tabac ou de la

bi^re ou de la melancholic », remarquant aussi qu'ils arrivaient

« pendant une nuit qui suivit une soiree du jour de Saint Martin,

apres avoir un peu plus fumequ'a I'ordinaireetayantlecerveau

tout en feu » ^.

Baillet avait prevu I'objection et observe que Descartes « avoit

pass6 le soir et la journee dans une grande sobri^te et qu'il y
avoit trois mois entiers qu'il n'avoit bu de vin » ^.

Le second songe, survenu au bout de deux heures, commence
par un bruit aigu et eclatant, qu'il prit pour un coup de tonnerre.

« Ayant ouvert les yeux, il apper^ut beaucoup d'etincelles de

feu repandues par la chambre. La chose lui etoit souvent arrivee

en d'autres tems et il ne lui etoit pas fort extraordinaire, en se

reveillant au milieu de la nuit, d'avoir les yeux assez etincellans

pour lui faire entrevoir les objets les plus proches de lui » ^ Le
jeune philosophe est done sujet a des hallucinations.

« Le troisieme songe n'eut rien de terrible comme les deux
premiers. Dans ce dernier, il trouva un livre sur sa table, sans

scjavoir qui I'y avoit mis. II I'ouvrit, et, voyant que c'etoit un

1. CEuvres, t. X, p. 185, note a.

2. C'est-i-dire dcpuis les ffites du couronnement de I'ctnpereur Ferdinand. Cfi
ibid., p. 186, note b.

3. Baillet, t. I, p. 82 s.
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Didionnaire, il en fut ravi, dans I'esperance qu'il pourroit lui

etre fort utile. Dans le meme instant, il se rencontra un autre

livre sous sa main, qui ne lui etoit pas moins nouveau, ne sgachant

d'oii il lui etoit venu. II trouva que c'etoit un recueil des Poesies

de differens Auteurs, intitule Corpus Poitarum, etc. II eut la

curiosite d'y vouloir lire quelque chose et, a I'ouverture du livre^

il tomba sur le vers :

Quod vitse sectabor iter ? >

« Au meme moment, il apper^ut un homme qu'il ne connoissoit

pas, mais qui lui pr6senta une piece de Vers commengant par

« Est et non », lui demandant s'il la connoissoit ». Descartes

repond affirmativement, veut la chercher dans le Recueil des

poetes, qui etait sur la table. « L'homme lui demanda ou il avoit

pris ce livre et M. Descartes lui repondit qu'il ne pouvoit lui dire

comment il I'avoit eu, mais qu'un moment auparavant, il en

avoit manie encore un autre qui venoit de disparoitre, sans s^avoir

qui le lui avoit apporte ni qui le lui avoit repris. II n' avoit pas

acheve qu'il revit paroitre le livre a 1' autre bout de la table, mais

il trouva que ce dictionnaire n'etoit plus entier comme il I'avoit

vu la premiere fois «. Ayant voulu montrer alors a I'inconnu, dans

le Recueil des poetes, la piece: « Quod vitae sectabor iter », il

tomba sur « divers petits portraits gravez en taille douce, ce qui

lui fit dire que ce livre etoit fort beau, mais qu'il n'etoit pas de la

meme impression que celui qu'il connoissoit. II en etoit la, lorsque

les livres et l'homme disparurent et s'effacerent de son imagina-

tion, sans neanmoins le reveiller ».

Voici maintenant I'interpretation congue dans le sommeil

encore : « II jugea que le Dictionnaire ne vouloit dire autre chose

que toutes les sciences ramassees ensemble et que le Recueil de

Poesies, intitule le Corpus poetarum, marquoit en particulier et

d'une maniere plus distincte la Philosophic et la Sagesse jointes

ensemble. » Descartes attribue d'ailleurs une grande valeur a
I'intuition du poete. Ne dit-il pas dans les Cogitationes Privatae,

qui sont de la meme epoque ^ : « II pent sembler etonnant qu'on

trouve d'importantes sentences dans les ecrits des poetes plus

que dans ceux des philosophes. La raison en est que les poetes

1. Quel chemin suivrai-je dans la vie ?
2. La pens6e suivante est extraite du Recueil que Foucher de Careil a d^couvert

et public, qu'il a appel6 Cogitationes privatae et qui fut commence, encore ^Br6da^
le 1". Janvier 1619. II y est question aussi du songe de novembre 1619 et da
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dcrivent sous rempire de i'eiithousiasme et par la puissance de

rimagi nation. Or il en est des semences de savoir qui sont en

nous, comme du feu dans la pierre, les philosophes Ten peuvent

tirer par leur raisonnement, les pontes le faire jaillir avec plus

d'feclat par I'imagination ».

Par la piece de vers « Est et non », qui est le oui et le non, le

« val xal oj » de Pythagore, il entendait la Verite et la faussete

dans les connaissances humaines. Et qui est Thomme inconnu ?

« II fut assez hardi, ecrit Baillet, pour se persuader que c'6toit

I'Esprit de Verite, qui avoit voulu lui ouvrir les tresors de toutes

les sciences par ce songe. »

Comme tout cela n'est pas tres orthodoxe et que, si le dernier

songe lui avait donne un sentiment agreable, les deux premiers

n'avaient pas laisse de lui inspirer une certaine terreur, il prit

celle-ci pour un avertissement du ciel sur ses peches et il promit

a la Sainte Vierge de se rendre en pelerinage a Notre-Dame-de-

Lorette a la fin de novembre, promesse qu'il ne tint point. Ce

voeu n'est pas une invention de Baillet \ car on le retrouve

dans les Cogitationes Privalae, qui m'ont presque I'air d'etre

composees de fragments des Olympica : « Avant la fm de novem-

bre, j'irai a N. D. de Lorette a pied depuis Venise, si c'est la

coutume et si c'est pratiquable mais, sinon, au moins le plus

d^votement qu'il se puisse faire. » Entre cette phrase et la prece-

dente sur les poetes, il y a celle-ci : « les doctrines des sages peu-

vent se redujre a quelques regies generales », ^ oil Ton trouve en

germe I'idee de formuler, en pen de points, la Methode.

Etrange melange de rationalisme, de religion et de mysti-

cisme; mais c'est trop s'arreter aux bas-fonds troubles d'oii jaillit

la clarte si pure de I'evidence et il est temps de se demander

quelle est I'invention merveilleuse que fit Descartes en cette

journee du 10 novembre 1619, disons bien journee, pour distinguer

des reves fantastiques de la nuit suivante.

Quod vilae, etc. Cf. (Euvres, t. X, p. 216 : « Somnium, 1619,nov. in quo carmen 7 cujus
initium :

Quod vitae sectabor iter ? (Auson).

Ceci plaide en favcur de I'exactitude de Baillet dans son analyse des Olympica :

I'id^e est sensiblement la mfime que dans les Cogitationes. Cf, aussi Revue de Mita-

ehysique el de Morale, mars-avril 1618. On se reportera ^galement aux articles de
I. Milhaud, Une crise mystique chez Descartes en 1619, dans la m«^me Kevue,

septembre 1916, et L'(Euore de Descartes pendant I'hioer 1619-1620, dans Scientia,

t. XXIII, 1918, pp. 1-8,77-90.
1. Baillet, t. I, p. 85 et 86.

2. (Euvres, t. X, p. 217 : « Dicta sapientium ad paucissimas regulas generales

possunt rcduci. >
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Ce ne peut etre, comme nous I'avons observe deja a propos

d'une lettre de Beeckman a Descartes \ une marche a suivre

generale applicable a divers ordres de problemes. Serait-ce, se

demande M. Adam, la mathematique universelle dont I'idee

hantait deja les Pythagoriciens et qui est la science des rapports

de grandeur et de proportion, que ce soit entre les figures ou

les nombres, les astres ou les sons ? « Mathematique universelle

ou science des proportions, voila done une premiere invention

de Descartes et qui suffirait a expliquer son enthousiasme ».

(Ch. Adam).

En voici une autre : Aux caracteres cossiques ^ exprimant

la racine (R), le carre (Q), le cube (C), Descartes substitue les

nombres 2, 3 ; il designe les quantites connues par des minus-

cules, c'est ce qu'il appelle son a b c ^
; les inconnues par les

majuscules ABC, plus tard par les dernieres de 1' alphabet,

X y z. Ainsi dans les equations, les nombres seront remplaces

par des lettres et les caracteres cossiques par des nombres.

« Cette seconde invention, dit M. Adam, n'etait-elle pas

admirable autant que la premiere ? »
*

En voici une troisieme et une quatrieme : « toutes les

quantites entre lesquelles existent des relations numeriques

peuvent etre exprimees par des lignes », ce qui fait que, comme dit

si bien quelque part Paul Tannery ^, le plus grand merite de

Descartes n'est peut-etre pas d' avoir applique I'algebre a la

geometric, mais la geometric a I'algebre. Toute la physique

qui, jusqu'alors, avait ete assimilee a la medecine ou a la philo-

sophic ^ est ramenee, elle aussi, au Nombre.
L'unite fonciere de la Science apparait. Or c'est la, a mon sens,

la grande decouverte du 10 novembre 1619. C'est celle que fait

pressentir la lettre a Beeckman, du 26 mars precedent : « Scien-

tiam penitus novam tradere cupio » '... « Infinitum quidem opus
est, nee unius. Incredibile quam ambitiosum, sed nescio quid
luminis per obscurum hujus scientiae chaos aspexi, cujus

1. Cf. plus haul, p. 383.
2. De I'italien Cosa quadrata, cf. (Euvres, t. X, pp. 261, 262.
3. (Euvres, t. XII, p. 212.
4. Ibid., p. 53.
5. Dans son article de La Grande Encijclopidie.

^ \m^^^^^ P^"^ ^*"^' ^" ^^^^® ^^' PP- ^^'^ ^t 336, ce qui est dit a propos de Pierre
du Mouhn

; c'est lui qui, philosoplie, est charge de la pliysique. Ainsi encore pour
du Ban, du temps mSme de Descartes. Heureux quand on ne confiait pas ce cours
a un simple philologue.

7. (Euvres, t. X, pp. 156-8.

\
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auxilio densissimas quasque tenebras discuti posse exislimo *.

C'est ce rayon de lumi^re qui, en avril 1619, guide le penseur

dans la penombre du subconscient et qui, brusquement, apr^s

six mois d'alternance de reflexion et de pressentimenls

obscurs, jaillit en un torrent de lumiere et suscite I'enthousiasme

de celui qui voit sortir du creuset la coulee de lave incandes-

cente.

« Toutes les sciences sont li6es comme par une chaine, a-t-il

6crit dans un de ses fragments manuscritsS et on n'en peut

tenir une, parfaitement, sans que d'autres ne suivent d'elles-

memes et qu'on n'embrasse en meme temps Tencyclopedie

tout entiere. »

Que serait alors la decouverte merveilleuse du 10 novembre

1620 ? scion notre hypothese, ce serait I'application, le moyen
d'arriver a la science une, conQue le 10 novembre precedent

;

c'est-a-dire la Methode. On remarquera que les termes dont

Descartes se sert a I'occasion de la premiere des deux dates sont

k la fois plus lyriques et plus generaux : « X novembris 1619 cum
plenus forem Enthousiasmo et mirabilis scientiae fundamenta

reperirem ».

Le 11 novembre 1620, ce n'est plus d'une science qu'il park,

mais d'une invention remarquable : « XI novembris 1620, coepi

intelligere fundamentum Invent! mirabilis ».

Le travail de I'hiver du « poele » devait, dans I'esprit du jeune

volontaire de I'armee imperiale, aboutir a un livre. Des fevrier

1620, il est en quete d'un imprimeur. Comme les Olympica, les

Cogitationes Privatae, qui, sur ce point, de nouveau les decal-

quent, disent : « J'aurai completement termine avant Paques

mon Traite et, si je Ten juge digne et si je trouve un editeur, je le

publierai comme je I'ai promis aujourd'hui, le 23 fevrier 1620 ».

Pourquoi cette date ? Est-ce encore un voeu ? En tous cas, si

e'en est un, il ne fut pas plus tenu que celui du pelerinage de

Lorette, du moins a ce moment.
Que devint-il alors « un peu avant la fm de I'hiver », pour

reprendre le terme dont il se sert dans le Discours de la Methode'i

On n'en a pas de temoignage certain. Selon Lipstorp ^ il aurait

repris du service, a moins qu'il ne I'ait continue, comme volon-

taire dans I'armee que le due de Bavi^re, Maximilien, rassemblait

1. (Euores, T. X, p. 255 : « Quippe sunt concatenatse omnes scientiae ».

2. Ibid., p. 252.

26
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centre le cromte Frederic, rEleeteur Palatin, elu roi deBoheme

et qui> par une etTange rencontre, etaitle pere de la princesse

Elisabeth, pour laquelle Descartes ecrivit le Traite des Passions.

Mais les ambassadeurs du Roi Tres Chrestien procurerent la paix

entre la Ligue evangelique et Maximilien ; les negociations s'etant

engagees a Ulm, le 6 juin, le traite fut signe, le 3 juillet 1620.

Voila notre gentilhomme de^u une seconde fois ! Toutefois la

Boheme, revoltee, depuis 1619, contre I'Empereur, n'etant pas

comprise dans le traite \ les troupes catholiques furent lancees

contre I'Electeur, qui perdit la couronne, a la bataille de la Mon-

tague Blanche, sous Prague, le 8 novembre 1620.

Descartes y prit-il part ? le plus ancien de ses biographes,

Pierre Borel ^ Faffirmei, mais il a la manie de le faire assister a

des batailles oil il ne fut jamais. S'il avail vu ce grand evenement

historique, ill'aurait note dans ses Olijmpica, d'autant plus

qu'il mentionne la decouverte du surlendemain. Lipstorp ^

n'en dit rien non plus, mais place apres le traite d'Ulm la visile

de Descartes a Faulhaber, qui est loin d'etre sans importarce *.

On pent faire bon marche des details qui se rapportent

aux interrogations du savant au cadet, dont la presomption

I'etonne et dont bientot la science le stupefie, apres qu'il lui

a vu resoudre des problemes de plus en plus difTiciles : cela

semble trop une replique de I'aventure avec Beeckman, mais

qu'il est impossible cette fois de controler.

Le principal n'est peut-etre pas le contact qui s'etablit

entre le philosophe fran^ais et I'ecole bavaroise d'ou venaient

tant de mathematiciens allemands, mais le fait qu'au sortir

de sa crise mystique, Descartes se rencontre avec un membre de

la confrerie des Rose-Croix. Comment, dans I'etat d'esprit oil

il est, ne serait-il pas au moins attire par le symbole de la rose,

qui represente la chair et la puissance creatrice de la nature,

embrassant la Croix qui est la Mort, mais aussi la Resurrection?

II ne se figure pas que le nom des adeptes vienne de leur maitre
Rosenkreutz, mort en 1484 (?) et qui a tons les caracteres d'un
heros fabuleux, mais assurement, il est predispose a se ratta-

cher a une de ces branches qui, telle la legende du Saint-

1. Vie de Descartes, par M. Ch. Adam, au t. XII, p. 60.
^P-^ompendium vilae Renali Carlesii, petit in-T2° de 55 pages, imprim^ k Castres.
Cf. CEuvres, t. I, p. xvi.

.3. CEuvres de Descartes, t. X, p. 252.
4. M. Adam la met en 1619, je ne vols pas trop pour quelles raisons.
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<jraal, poussent sans cesse.du tronc in6puisable de la Croix.

Comme nous I'avons vu preoccup6 de I'Art dc Lulle, il doit

se demander ou, selon noire hypoth^se, se redemander, ainsi

qu'il I'avait deja fait en Hollande, s'il n'y a pas U quelque secret

occulte dont la vr&ie science pourrait profiler. Mais petit est

le nombre des adeptes* : il sufTit que chacun d'entre eux se choi-

sisse un succcsseur qu'il initie peu k peu et prepare k attendre la

venue d'Elia Artista, d'Elie Artiste. Le vieux savant d'Ulm
arrete la curiosite impetueuse et peut-etre indiscrete du jeune

Fran^ais qui, dans les phrases de son Studium bonae mentis ^

traduites par Baillet, s'en justifie en ces termes : « Si c'etoient

des imposteurs, il n'etoit pas juste de les laisser jouir d'une

reputation mal acquise aux depens de la bonne foy des peuples »

et « s'ils apportoient quelque chose de nouveau dans le monde,

qui valut la peine d'etre s^u, il auroit 6te malhonnete a luy de

vouloir mepriser toutes ces sciences parmi lesquelles il s'en pour-

roit trouver une dont il auroit ignore les fondemens ». Enfin

Baillet nous fournit une seule citation en texte original et qui est

comme une conclusion : « Necdum de illis quidquam certi com-

pertum habeo » {Stud. B. M. Ms. art. 5), qu'il rend inexacte-

ment par : « II ne s^avoit rien des Rose-Croix.

»

II parait bien, au contraire, que, sans avoir ete initio en Alle-

magne, a I'epoque oil il trace ces lignes, il a pu I'etre plus tard.

Est-ce une mystification que I'affiche qui fut placardee sur les

murs de Paris en 1625 : « Nous, deputes du College principal des

Freres de la Roze-Croix, faisons sejour visible et invisible en

cette ville par la Grace du Tr^s Haut, vers lequel se tourne le

-coeur des justes. Nous monstrous et enseignons sans livres ny
marques a parler toutes sortes de langues de pays oil voulons etre

pour tirer les hommes, nos semblables, d'erreur de mort... »

Si c'est une plaisanterie, dont les Parisiens sont fort capables,

elle ne s'explique que parce que I'attention du public 6tait

attiree vers les mysterieux confreres; leur influence etait telle

que le P. Mersenne, dans ses Quaestiones celeberrimae in Genesini

(1623) et Gabriel Naude, dans son Instruction a la France s'ur

la verite de Vhistoire des Frires de la Roze-Croix (Paris, 1623),

eprouverent le besoin dc mettre en garde les bons Chretiens contre

ce nouveau danger qui les menace, remarquous-le, en meme

1. CEuvres, t. X, p. 193. Ce sont les seules phrases de cc traits qui alent iH con-
scrv6es et les seules oCi Descartes ait parI6 des Rosc-Croix. •
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temps que le libertinage. C'est I'epoque du Proces de Theophile

et de la condamnation de Jean Fontanier, de Montpellier, qui

fut brule vif a Paris pour avoir enseigne qu'il revelerait aux

hommes un tresor inestimable ^. On serait tente de se demander

si le tapage fait autour des Rose-Croix, a Paris, n'est pas une

des raisons du depart de Descartes en 1628. Le bruit avait couru,

a son retour d'AUemagne, qu'il etait aflilie a I'Ordre ^ et il fallut

dementir. Personne ne pent aflirmer avec certitude qu'il I'ait

ete, mais il est impossible de ne pas mentionner un certain nom-
bre de traits qui sembleraient I'attester.

Et d'abord Descartes, comme tons les Confreres, pratique la

medecine gratuitement, quoique rien ne I'y prepare particuliere-

ment : les soins aux malades sont de I'essence de la Societe. A la

fin du Discours de la Methode, il annonce son intention de

ne plus se consacrer qu'a cela : « Je diray seulement que j'ay

resolu de n'employer le temps qui me reste a vivre a autre chose

qu'a tascher d'acquerir quelque connoissance de la Nature qui

soit telle qu'on en puisse tirer des regies pour la Medecine plus

assurees que celles qu'on a cues jusques a present « ^.

En second lieu, plusieurs de ses amis de Hollande sont des

Rose-Croix connus, comme le docteur Wassenaer, auteur de

VHistorisch Verhael, et Corneille van Hogelande, dont nous

reparlerons, fds de I'alchimiste Theobald van Hogelande *.

Ensuite, comme tons les freres « longlivers », ainsi que se

nomment les disciples de Fludd, il tient pour assure qu'il vivra

jusqu'a cent ans (eux disent cent vingt) et Descartes 1' avait

tellement persuade a ses amis que ceux-ci ne voulurent pas croire a

la nouvelle de sa mort prematuree a I'age de cinquante-quatre ans.

«L'abbe Picot, ecritBaillet^ etoit si persuade de la certitude de

ses connoissances sur ce point, qu'il auroit jure qu'il luy auroit

ete impossible de mourir comme il fit, a cinquante quatre ans
et que, sans une cause etrangere et violente (comme celle qui

deregla sa machine en Suede), il auroit vecu cinq cens ans, apres

avoir trouve I'art de vivre plusieurs siecles ». « Ses oracles Font
bien trompe », ecrit, a ce propos, Christine a Saumaise, et la

Gazette d'Aiwers, au temoignage de Christian Huygens (12 avril

1. Cf. F. Strowski, Pascal el son temps, t. I, p. 140-1 et Meijer, op. cit., p. 46.
2. GEuvres, t. X, p. 197. j » / '

f

3. Ibid., t. VI, p. 78.
4. Cf. Jaeger, op. cil. ; vide supra p. 182, n. 1.
5. Baillel, t. II, p. 452, cit6 au t. XII des (Euvres, p. 552, note a.
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1650), a public le dimanche pr6c6dent «dat in Suede, cen geek

gestorven was, die seyde dat hy soo langh leven koii als hy

wilde », « qu'un fou 6tait mort en SuMe, qui pr^tendait vivre

aussi longtemps qu'il le voudrait » ^.

Les lettres de Constantin Huygens ne sont pas moins p^remp-

toires. Celui-ci ayant demande a Descartes, s'il laissait apres

lui le moyen de vivre plus que nous ne faisons ^ il repond,

le 25 Janvier 1638 '
: « Je n'ay jamais eu tant de soin de me con-

server que maintenant et au lieu que je pensois autresfois que

la mort ne me pAt oster que trente ou quarante ans tout au plus,

elle ne s^auroit desormais me surprendre qu'elle ne m'oste I'es-

perance de plus d'un siecle, car il me semble tres-evidemment

que, si nous nous gardions seulement de certaines fautes que

nous avons coustume de commettre au regime de nostre vie,

nous pourrions, sans autres inventions, parvenir a une vieillesse

beaucoup plus longue et plus heureuse que nous ne faisons,

mais pour ce que j'ay besoin de beaucoup de temps et d'expe-

rience pour examiner tout ce qui sert a ce sujet, je travaille main-

tenant a composer un abrege de Medecine, que je tire en partie

des livres et en partie de mes. raisonnemens, duquel j'espere me
pouvoir servir par provision a obtenir quelque delay de la nature

et ainsi poursuivre mieux cy-apres, en mon dessein ».

Dans sa replique *, Huygens parle du « siecle que vous avez

resolu de vivre ».

Ce n'est pas tout. II est de r^gle que les Freres se rendent

invisibles et, pour cela, changent sans cesse le lieu de leur

s6jour : n'est-ce pas aussi ce que fait notre philosophe errant,

dont les cendres meme ignor^rent le repos*? Comme les Rose-

Croix, il a pris pour devise le mot d' Epicure : «Bene qui latuit,

bene vixit », qui s'est bien cache, a bien vecu.

M. Adam fait observer que Descartes a pour cachet R. C,

et non pas R. D. II est vrai que ces deux lettres peuvent

correspondre a la traduction latine de son nom, Renatus Car-

tesius, mais il ne cesse de protester, notamment aupr^s de Regius,

1. Cf. CEuvres de Descartes, t. V, p. 630 et D' W. Meijer, De Rozekruizers, p. 58.

2. CEuvres de Descartes, t. I, p. 463.
3. Ibid., p. 507.
4. Ibid., p. 509.
5. Cf. (Euvres, t. XII, pp. 585 k 628 et W. Meijer : Het Leven na den dood van Rend

Descartes (extr. du Tijdspiegel, 1911); Over Descartes' leven na den dood; Ibid.,

1916 ; Wat er met hel vermeende stofjelijke overschot van Descartes is geschied;
(Ibid., 1917).
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contre ce travestissement. Or, on ne saurait oublier que la cin-

quieme regie des statuts reveles par Michel Mayer dans la

Themis aurea (Francfort, 1618) oblige les Freres a prendre pour

cachet celui de la Congregation : R. C. ^.

II est juste de dire que le passage sur la longevite pent

s'interpreter dans le sens de la decouverte d'une hygiene, propre

a I'assurer, et que, dsinsle Discoursde laMethode, Descartes s'eleve

avec force contre les « artifices ou la venterie... de ceux qui font

profession de sgavoir plus qu'ils ne sgavent » ^ et aussi contre

ceux qui detiennent un secret ^ la verite scientifique n'etant pas

du domaine des tresors qu'on ait le droit de derober aux regards

et a la connaissance des hommes.

La doctrine de large tolerance et d'unite finale des croyances

s'accorde mieux avec la pensee de Descartes que I'obligation

du secret. Dans I'exemplaire de la Pia Admonitio de fratribus

Roseae Crucis de Henricus Neuhusius (1622), a la Bihotheque

Royale de La Haye, on lit une remarque en frangais, a propos de

la replique de Fludd a Mersenne, et qui est ainsi con^ue : « S'il

est vrai qu'ils [les Freres Rose-Croix] ont retrouve cette clef de

connoissance par laquelle ils connoissent le divin mystere de

Moise et Elie, caches au monde, et ce que leurs propheties [nous

dit] de I'arrivee du Lion, de la reparation du monde, de la des-

truction de la derniere monarchic avec le faux prophete et de la

reduction de I'Univers a I'obeissance du seul Tout-Puissant et

roi des Rois, cela, pour toute eternite, s'accorde en tout avec la

Sainte Ecriture » *. Le catholicisme de Descartes et de Hoge-

lande pouvait se trouver rassure par des raisonnements pareils.

II n'est done pas possible de repondre affirmativement en toute

certitude a cette question : Descartes a-t-il ete Rose-Croix ?

mais il n'en est pas moins demontre que grandes ont ete ses

preoccupations a I'egard des Freres, qu'il en a frequente plusieurs,

Faulhaber a Ulm, Wassenaer et Hogelande en Hollande ; qu'il

les a certainement ecoutes, sinon par sympathie, du moins par

curiosite d'esprit, et qu'il a retenu de leur enseignement mainte

doctrine, comme celle de la longevite, de Fexercice gratuit de

1. CEuvres, t. X, pp. 196 et 197.
2. Ct. Ibid.yt. VI, p. 9.

3. Ibid., p. 73 : » Et pour les experiences que les autres ont desj^ faites, quand bien
mesme ils les luy voudroient communiquer, ce que ceux qui les nomment dc^ secrets
ne leroient jamais, eUes sent, pour la pluspart, conxposees de tant de circonstances ou
d'ingr6diens superflus qu'il luy seroit tres malais6 de dechiffrer la verit6. »

4. D6couvert et cit6 par le D' Meijer dans ses Rozekruizers, p. 28.
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I'art de gu^rir, et peut-6tre le goflt des changements de r^si-*

dence, destines ^ eluder rimportuiiit6 des profanes *.

De la periode qui ya du 10 novembre 1620, oil il est encore

en Allemagne, au 3 avril 1622, ou il 6crit de Rennes k son fr6re

aine, on ne sail rien de precis, n\ais c'est a ce moment, sans doute,

qu'il visitalafontaine miraculeuse d'Hornhausen, entre Aschers-

leben et Schoeningen, a quarante kilometres au sud-.ouest de

Magdebourg, et dont il parlera plus tard a la princcsse Elisa-

beth *. A cette meme periode se rattacherait une aventure assez

curieuse, qu'il a contee longuement dans ses Experimenta. Son

recit a ete traduit par Baillet, qui rapporte 1' anecdote a la fm

de novembre 1621 : « Etant sur le point de partir [du Danemark]

pour se rendre en Hollandc avant la fin de novembre de la meme
ann6e 1621, il se defit de ses chevaux et d'une bonne partie de

son equipage et il ne retint qu'un valet avec luy. II s'embarqua

sur I'Elbe, soit que ce fiit a Hambourg, soit que ce fAt ^

Gluckstadt, sur un vaisseau qui dcvoit luy laisser prendre terre

dans la Frise Orientale, parce que son dessein etoit de visiter les

c6tes de la mer d'Allemagne a son loisir. II se remit sur mer peu

de jours apres, avec resolution de debarquer en West-Frise,

dont il etoit curieux de voir aussi quelques endroits » '.

Si, comme il est probable, Baillet paraphrase les Experimental

qu'il citera nommement un peu plus loin, en marge, il faut noter

ce detail. Descartes aura entendu parler de Franeker, dont

rUniversite etait la rivale de celle de Leyde et ici aurait germ6

d6ja son dessein, realise plus tard, de s'y retirer. Baillet continue :

« Pour le faire avec plus de liberte, il retint un petit bateau a luy

seul, d'autant plus volontiers que le trajet etoit court depuis

Embden jusqu'au premier abord de West-Frise. Mais cette dis-

position, qu'il n'avoit prise que pour mieux pourvoir a sa com-

modity, pensa luy etre fatale. II avoit alTaire a des mariniers qui

etoient des plus rustiques et des plus barbares qu'on put trouver

parmi les gens de cette profession. II ne fut pas long-tems sans

reconnoitre que c'^toient des sc61erats, mais, apr^s tout, ils

etoient les maitres du bateau. M. Descartes * n'avoit point d'autre

1. On trouvcra d'autrcs details sur I'histoire des Rose-Croix dans Sddlr, Les
Rose-Croix, Paris, Libr. du xx» $., 1918, ln-12, et au t. X des (Euorts de E>cscartes,

p. 193 et s.

2. a^uvres, t, IV, pp. 523 et 525. Les eaux de cette fontaine furent beaucoup
utllisies pendant la Guerre de Trente ans.

.3. CEuvres, t. X, p. 189.
4. En marge de Baillet : « Cartes. Frag, cui titul. Experimenta. »
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conversation que celle de son valet, avec lequel il parloit Fran-

cois. Les mariniers qui le prenoient plutot pour un marchand

forain que pour un cavalier, jugerent qu'il devoit avoir de

I'argent. C'est ce qui leur fit prendre des resolutions qui n'etoient

nullement favorables a sa bourse... lis voyoient que c'etoit un
etranger venu de loin, qui n'avoit nulle connoissance dans le

pays et que personne ne s'aviseroit de reclamer quand il vien-

droit a manquer. lis le trouvoient d'une humeur fort tranquille,

fort patiente, et, jugeant a la douceur de sa mine et a I'honnetete

qu'il avoit pour eux que ce n'etoit qu'un jeune homme qui

n'avoit pas encore beaucoup d'experience, ils conclurent qu'ils

en auroient naeilleur marche de sa vie. lis ne firent point diffi-

culte de tenir leur conseil en sa presence, ne croyant pas qu'il

SQut d'autre langue que celle dont il s'entretenoit avec son valet

et leurs deliberations alloient a Tassommer, a le jetter dans I'eau

et a profiter de ses depouilles.

« M. Descartes, voyant que c'etoit tout de bon, se leva tout d'un

coup, changea de contenance, tira I'epee, d'une fierte si imprevue,

leur parla en leur langue ^ d'un ton qui les saisit, et les menaga de

les percer sur I'heure, s'ils osoient lui faire insulte. Ce fut en

cette rencontre qu'il s'apper^ut de I'impression que pent faire

la hardiesse d'un homme sur une ame basse. Celle qu'il fit

paraitre pour lors eut un effet merveilleux sur I'esprit de ces

miserables. L'epouvante qu'ils en eurent fut suivie d'un etour-

dissement qui les empecha de considerer leur avantage et ils le

conduisirent aussi paisiblement qu'il put souhaiter. »

^

Sans douter de la veracite de ce recit, M. Adam voudrait le

placer en avril 1619, plutot qu'en novembre ou decembre 1621,

parce qu'il ne lui semble pas vraisemblable que Descartes eut

aborde en West-Frise sans aller voir son ami Beeckman, en

Zelande, ou sans lui ecrire. L'argument ne me semble pas decisif.

Descartes pouvait avoir de bonnes raisons pour passer incognito

par la HoUande, s'il venait de combattre dans les armees catho-

liques contre un ami et un parent du Prince Maurice, I'Electeur-

Palatin Frederic ; ensuite, la Treve de Douze ans avait pris fin,

1. Je doute que ce fiit en frison, mais il put se faire comprendre de ces marins
d'Oost-Frise, parlant sans doute le bas-allemand ou le « plattdeutscli », en employant,
soil le haut-aUemand qu'il avait dfl apprendre, soit le neerlandais qu'il avait retenu
de son s^jour k Breda.

2. A. Baillet, V/edeMo/wieur DesCar/es.t. I, pp. 102-103. Cf. (Euvres de Des-
cartes, t. X, p. 189-190.
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la guerre de la Hollande avec I'Espagne avail recommence et

Von u'eAt pas admis, ^ BrMa, que le jeune cadet manqu^t cette

nouvelle occasion de passer de la throne ^ la pratique.

Pour lui, il avait vu assez de la guerre pour savoir qu'elle

n'^tait pas son lot et qu'il etait fait pour la meditation plus que

pour Taction. D^j^ I'annee du « poele » avait et6 assez f^conde

pour lui fournir de la mati^re k dix ans de speculation philoso-

phique.





CHAPITRE V

VOYAGES EN FRANCE ET EN ITALIE (1622-1628)

« Et en loutes les neuf annees suivantes \ je nefi autre chose

que rouler Qa et 1^ dans le monde, taschant d'y estre spectateur

plutost qu'acteur en toutes les Comedies qui s'y jouent et faisant

particulierement reflexion, en chasque matiere, sur ce qui la

pouvoit rendre suspecte et nous donner occasion de nous mes-

prendre, jederacinois cependant de mon esprit toutes les erreurs

qui s'y estoient pu glisser auparavant. » Ainsi parle le Discours

de la Methode.

Neut' annees apres la sortiie du « poele », avant la fin de I'hiver

1619-1620, cela nous met a 1628-1629 : ce sont done elles

que nous avons a parcourir maintenant. On pourrait les appeler

les annees de mondanite et les rapprocher d'une periode analogue

que connut plus tard Pascal, sous I'influence de Mere et de Miton.

Le contact de la « societe polie », qui est alors dans sa formation,

la frequentation meme des « jeunes veaux », comme le pere Ga-

rasse appelait les Libertins, n'est pas seulement utile au gentil-

homme, mais au philosophe, s'il veut que son experience soit

totale. Une fois de plus la philosophic fran9aise revele ici son

cote humain.

Rentre en Poitou, apres une si longue absence, Descartes se

pr6occupe avant tout de mettre ordre a son patrimoine. C'est une

lettre d'affaires ou plutot un engagement qu'il envoie a son frere

Pierre, le conseiller au Parlement de Bretagne, le 3 avril 1622 ^
et qui est date de Rennes, ou lui-meme se trouve aupres de leur

pere. Celui-ci a remis a Rene le tiers des biens provenant de la

succession de feu M™« Descartes. Entre en possession des dits

1. (Euores, t. VI, p. 28. Un pcu plus loin, p. 30, k la fin dc la Troisiime parlies
on lit : • Toutefois ces neuf ans s'escoulerent, etc »

2. (Euvres, t. I, p. 1.
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biens, il n'a rien de plus presse que de les vendre ; la Grand'

Maison et le Marchais, a un marchand nomme Pierre Dieu-le-

fils, pour onze mille livres tournois (6 juin 1623) ; le fief du

Perron avec les droits seigneuriaux et la terre de la Bobiniere,

a M. de Chatillon, gentilhomnae poitevin, pour trois mille livres

seulement (8 juillet 1623). La maison de Poitiers fut c^dce peu

apres pour dix ou onze mille livres. Ces realisations faites, quelque

six a sept mille livres de rente lui etaient assurees, chiffre de

Borel, que Baillet estime trop eleve ^. II Test en tout cas pour

cette periode, oil il n'a pas encore herite de son pere. C'etait,

sinon la richesse, du moins I'independance assuree.

II cherchait une occasion de partir pour 1' Italic, ce qui

cbmpletera le cycle des voyages qu'un gentilhomme cultive

du temps doit avoir faits : il lui manquera toujours I'Angleterre,

oil il a cependant plusieurs fois pense se rendre.

Le pretexte de I'expedition n'est pas, comme on s'y attendrait,

I'execution du pelerinage a N.-D.-de-Lorette, mais la mort du

mari de sa marraine, M. Sain, commissaire general des vivres pour

I'armee d'au-dela des Alpes. Peut-etre songeait-il a lui succeder

en cette charge. Dans une lettre du 21 mars 1623 ^ il fait part a

son frere et a son pere de son projet : « s'il ne revient plus riche,

au moins en reviendra-t-il plus capable » ; mais il s'attarda

d'abord a Paris et ce n'est qu'en septembre qu'il se met en

route.

Sur ce voyage qui, pourtant, a pu etre decisif, on ne sait rien;

rien, si ce n'est ce que nous en apprennent Borel et Baillet qui,

a defaut d'informations precises, lui font suivre simplement le

guide du voyageur en Italic ou du pelerin a N.-D.-de-Lorette :

arret a Venise pour y contempler la ceremonie du mariage du
doge et de I'Adriatique

;
grand Jubile de Noel 1624, a Rome

;

de plus, visite a Florence au celebre Galilee, et siege de Gavi en

Piemont. Tout cela est vraisemblable mais, surtout quand il

s'agit de Descartes, il vaut mieux preferer le vrai. A nos

amis italiens d'entreprendre une enquete. Le sujet en vaut la

peine.

Dans I'ceuvre du philosophe, on releve peu de passages se

Tapportant a I'ltalie : il en est un sur le climat, auquel nous

1. Cf. (Euvres, t. XII, p. 548, note a.

2. Ibid., t. I, p. 4.
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revieiidrons, mais uii autre, dans les Meleores, se r^f^re a la

traversee des Alpes : « En mesme fa^on que je me souvien

d'avoir vu autrefois dans les Alpes, environ le mois de May, que

les neigcs, estant eschauff^es et appesanties par le soleil, la

moindre esmolion d'air estoit sufTisante pour en faire tomber

subitement de gros tas qu'on nommoit, cc me semble, des

avalanches * et qui, retentissant dans les valees, imitoient asses

bien le bruit du tonnerre » ^. Ajoutons encore cette observation

sur les chemins en lacets des montagnes : « En mesme fa^on que

les grans chemins qui tournoyent entre des montaignes devie-

nent peu a peu si unis et si commodes a force d'estre frequentez,

qu'il est beaucoup meilleur de les suivre que d'entreprendre

d'aller plus droit en grimpant au-dessus des rochers et descen-

dant jusques au bas des precipices »

^

Au retour, il passe de Lyon en Poitou et ecrit a son pere, le

24 juin 1625, pour lui demander conseil au sujet d'une charge de

Lieutenant-general qu'on lui offre a Chatelleraut pour cin-

quante mille livres, mais dont il ne veut donner que trente mille.

Pour acquerir la pratique necessaire, il s'ira mettre chez un pro-

cureur du Chatelet *. II se rend a Paris, en juillet, pour aller lui-

meme chercher la reponse et il y restera, quoique son pere eut

deja regagne la Bretagne. Le « bonhomme », comme on disait

sans ironie alors, dira plus tard de son « cadet » : « De tons mes
enfanls, je n'ai de mecontentement que de la part d'un seuL

Faut-il que j'aie mis au monde un fils assez ridicule pour se faire

relier en vcau ! »
^

On pent considerer que, de I'ete 1625 a I'automne 1628, la

capitate fut son quartier general et le sejour qu'il y fit ne fut

interrompu que par des voyages en Bretagne ou en Poitou,

comme celui qu'il entreprit au commencement de 1626 avec

son ami Levasseur d'Etioles. C'est alors qu'il argumenta a

une soutenance de theses au College des Jesuites de Poitiers *.

Son pere lui parle de son etablissement, dont il se preoccupe,

1. Passage int<5ressant pour I'histoire du mot qui, pas plus que dune », n'^tait
encore fort rdpandu.

2. (Euvres,i. VI, p. 316.
3. Ibid., p. 14.

4. Ibid., t. I, p. 4.

5. Le propos est authentique. Cf.M. Adam, au t. XII, p. 433, oil il cite S. Ropartz^
La Famine Descartes en Bretagne (1586-1762) : Mimoires de ['association bretonne,
1876, p. 100.

6. (Euvres, t. XII, p. 74.
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et il entend par laaussi bien une charge qu'uii mariage, mais,

pour le philosophe, c'est tout un, et il rejette avec la meme
«nergie I'uft que I'autre, II aime tant sa liberie qu'on peut lui

appliquer ^ lui-meme le mot qu'il eCrira plus tard au sujet de

Balzac, <' que meme ses jarretieres et ses aiguillettes lui pesoient ».

Cepetidant, une jeune demoiselle de naissance, la future

M"^^ du Rosay, se vantait d' avoir attir6 ses hommages ; sa pour-

suite, s'il y en eut une, ne fut pas toujours tres galante, car il lui

dit une fois « qu'iV ne irouvoit point de beauiez comparables a

celle de la VeriM » \ et ce sont la comparaisons qu'une femme ne

tolere point. Une autre fois, etant dans le monde, il assura qu'une

belle femme, un bon iivre et un parfait predicateur, etaient les

choses les plus difTiciles a trouver.

Dans le traite des Passions de Tame, dedie pourtant a la Prin-

cesse Elisabeth, est consignee cette opinion de misogyne :

« Lors qu'un mary pleure sa femme morte, laquelle (ainsi qu'il

arrive quelquefois) il seroit fasche de voir resuscitee, il se peut

faire que son coeur est serre par la Tristesse, que I'appareil des

funerailles et I'absence d'une personne a la conversation de

laquelle il estoit accoustume, excitent en luy, et il se peut faire

que quelque reste d' amour on de pitie, qui se presente a son

imagination, tire de veritables larmes de ses yeux, nonobstant

qu'il sente cependant une Joye secrete dans le plus interieur de

son ame. »

^

A madame du Rosay se rapporterait pourtant, selon le manus-
crit du P. Poisson, une aventure a la d'Artagnan que le religieux

raconte ainsi : « Monsieur Descartes, retournant un jour de Paris,

oil il I'avoit accompagnee avec d'autres dames, avoit ete attaque

par un Rival sur le chcmin d' Orleans et... 1' ayant desarme, il

luy rendit son epee, disant qu'il devoit la vie a cette Dame pour
laquelle il venoit d'exposer luy meme la sienne ». ^ Rene a lu

Amadis et... don Quichotte.

Quand un philosophe veut etre mondain, il Test avec passion,

et nous devons I'imaginer a I'occasion bretteur (il composa un
Art d'escrime et pratiqua le fleuret, meme en Hollande) * et

1. BaiUet, t. II, pp. 501 et 549, cite par M. Adam, CEuvres de Descartes, t. XII,
pp. 70, note b, et 71.

2. CEuvres, t. XI, p. 441. .

% Ibid., t. X, p. 538.
4. Ibid., p. 535 et s , et, au t. IV, p. 319, le r^cit du maitre d'armes franfais, qui
se vantoit de [le] connoltre mieux que personne pour I'avoir hant6 en diflerents

^ndroits de la Hollande ».
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joueur, car le jeu a, pour Ifes malh^maticiens, Tattrait dc I'inconnu,

dont ils veulent se rendre mattres par des calculs de probabilit^s.

Songez encore k Pascal.

II fr^quente, bien qu'avec la prudence que commandent les

retentissants proems de 1623 et de 1625, les libertins. II ne

transcrit pas souvent des vers fran^ais, mais il cite par coeur,

k Chanut, dans une lettre, un quatrain de Theophile, fort me-

diocre d'ailleurs, qu'il a lu dans le Parnasse satyrique ^.

Est-il chaste ? il n'y a pas lieu de le penser. 11 ecrira plus tard

€n latin k Voetius, qui 1'accuse d' avoir eu deS enfants naturels :

« Eh ! si j'en avais, je ne le nierais pas; j'ai 6t6 jeune...; je n'ai

jamais prononce de voeu de chastete ni voulu passer pour un
saint ; mais le fait est que je n'en ai point » ^.

Cette mondanite ne va pas sans certain regret. Au milieu de

ce tourbillon, Descartes se sent parfois pris de remords qui ne

sont pas d'ordre religieux. Ne gaspille-t-il pas les dons qu'il a

re9u d'en haut, n'est-il pas infidele au serment qu'il s'est fait

a lui-meme, en 1619, « d'employer toute sa vie a cultiver sa raison

et a s'avancer... en la connoissance de la Verite suivant la

Methode » ? ^

Souvent lui revient, sans doute, k la memoire, le vers du Livre

des Podtes, pose siir la table par I'homme inconnu :

Quod vitse sectabor iter ?

II s'est isol6, en juin 1626 ^ aiu faubourg Saint-Germain, dans

la rue du Four, « Aux trois Chappelets », mais ses amis, le

P. Mersenne, ce Minime curieux de tout, un « maitre moine »,

comme I'appellera Constantin Huygens, et qui habite en un
€ouvent situe pres la Place Royale ; Claude Mydorge, le tresorier

de France a Amiens, qui s'occupe de catoptrique, c'est-a-dire des

miroirs, tandis que Descartes se consacre a la dioptrique, c'est-a-

dire aux lunettes ; de Villebressieu, I'ingenieur ; Jean-Baptiste

Morin, Professeur au College de France ^ astrologue autant

qu'astronome, I'accablent de leur empressement, si bien que

sa retraite se change en lieu de conference. Morin lui Ecrira

1. (Euvres, t. IV, p. 617.
2. CEuyres, t. XII, p. 337, notec.
3. (Euvres, t. VI, p. 27.
4. Baillet cite k ce propos une lettre de Descartes k son frfere, dal6e de Paris,

16 juillct 1626. a. (Euvres., \: I, p. 5.
5. Ibid., t. XII, pp. 89-90.
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plus tard, le 22 fevrier 1638 ^
: « Des I'heure que j'eus I'honneur

de vous voir et de vous connoistre a Paris, je juge que vous-

aviez un esprit capable de laisser quelque chose de rare et

d'excellent a la posterite. »

Le refuge qu'il prit chez un ami de son pere, Le Vasseur

d'Etioles ne lui reussit pas mieux. II fut force de s'enfuir et

nous avons vu plus haut ^ comment celui-la decouvrit sa

retraite, le ramenant ensuite a M^^ Le Vasseur, « qui s'etoit cril

meprisee dans la maniere dont il avait abandonne sa maison ».

« M. Descartes lui fit toute la satisfaction qu'elle pouvoit attendre

non d'un Philosophe mais d'un galant homme, qui s^avoit I'art

(ie vivre avec tout le monde. »

^

Baillet nous donne d'autres details encore : « II etoit servi

d'un petit nombre de valets, il marchoit sans train dans les rues.

II etoit vetu d'un simple taffetas vert, selon la mode de ces

tems-la, ne portant le plumet et I'epee, que comme des marques

de sa qualite, dont il n' etoit point libre a un gentilhomme de

se dispenser » *.

Les temoignages ecrits de son activite intellectuelle en cette

periode agitee sont, comme il faut s'y attendre, des plus res-

treints, mais nous avons cependant, sur ses projets, un temoi-

gnage important de Guez de Balzac. Celui-ci, ayant pris

parti contre Theophile, nous 1' avons vu au livre II ^, tons les

amis du poete s'etaient ligues contre le prosateur ; d'autres

s'etaient meles a la querelle et il en etait resulte une polemique

litteraire assez vive. Descartes ne consulte que son gout et, d'ins-

tinct, il sent ce que le style de Balzac a a la fois d' elegant et de

rationnel, preparant I'instrument dont lui-meme se servira, aa
lieu du latin, et il envoie a Balzac un dithyrambe sur les

Lettres qui, chose singuUere, est redige precisement dans cette

langue :

« Dans quelque disposition d'esprit que je hse ces lettres, que je

les soumette a une serieuse analyse ou que simplement je m'en

delecte, elles me causent une si grande satisfaction que, noii

seulement je ne trouve rien a y reprendre, mais qu'entre tant

de choses excellentes, j'ai peine a distinguer celle qu'il convient

1. Ibid., t. I, p. 537.
2. P. 361.
3. Cf. CEuvres, t. XII, p. 73, note a.
4. Ibid.

5. P. 256.
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de louer davanlage. II y a 1^ une telle purete dans Texpressioii

qu'il en est d'elle comme de la sante dans le corps, laquelle est

d'autant meilleure qu'on n'en a point le sentiment.

« II y a la encore une telle Elegance, une telle gr^ce qu'il en est

d'elles comme de la beaute chez une femme parfaitement belle,

dont on ne pent louer une qualite sans risquer par 1^ d'en accuser

d'autres d'imperfection ». II le vante, en outre, de ce que cette

elegance et cette grace n'enl^vent rien a la vehemence du style

€t a sa puissance pas plus qu'a sa force de persuasion et a sa

sincerite dans I'expression de la pensee ^.

Voila de ces eloges comme Balzac les aimait et dont il faisait

volontiers son pain quotidien. Dans sa lettre du 30 mars 1628 ",

il en accuse reception et il envoie a Descartes les trois Discours

du Socrate Chrestien, qu'il lui a dedies et dont il composait a

Paris le dernier, au moment oil le philosophe I'a quitte pour se

rendre en Bretagne ; car c'est la que ce dernier semble avoir

s^journe pendant les trois premiers mois de 1628 ^ Balzac a tenu

sa promesse, que Descartes tienne la sienne : « Au reste. Mon-
sieur, souvenez vous, s'il vous plaist, de l'Histoire de vostre

Esprit. EUe est attendue de tons nos amis et vous me I'avez

promise en presence du Pere Clitophon, qu'on appelle, en languc

vulgaire, Monsieur de Gersan*. II y aura plaisir a lire vos diverses

aventures dans la moyenne et dans la plus haute region de I'air,

a considerer vos prouesses contre les Geans de I'Escole, le chemin

que vous avez tenu, le progrez que vous avez fait dans la veriie

des choses, etc. »

On ne saurait douter que ce ne soient la les termes memes dont

Descartes se sera servi dans ses entretiens avec Balzac, car

c'est tout le programme du debut du Discours de la Methode,

lequel est, des a present, con^u, moins comme untraite dogmati-

que que comme I'histoire d'une 4me. La phrase « le progrez que

vous avez fait », va se retrouver presque litteralcment, au point

1. CEuvrc- de Descartes, t, I, p. 7 et s.

2. M. Adam ne I'ayant retrouv^e qu'apris rachfevement de son tome I, I'a plac^e
en appendice, pp. 570-571.

3. II fut parrain, le 22 Janvier 1628, k Elven, d'un fils de son fr^re ain^. Cf. t. I,

p. 6, au bas.

4. Cf. t. I, p. 572 ; Francois de Soucy, Sieur de Gerzan. \oilk done un anil ou un
familier de Descartes et c'est, de nouveau, un herm^tiste et un m^decin. Je
soupfonnerals mfime un Rose-Croix, car il s'est occup6 k la fois de I'art de gudrir
et de la fabrication de I'or. II a icrit un Sommaire de la medecine chymique (Paris,
1632, in-S") et, plus tard, Le grand or potable des anciens philosophes, (Paris, 1653,
in-12).

27
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qu'on serait tente de croire a la communication par Descartes

a Balzac d'un projet, d'une ebauche du Discours de la Me-
ihode\ qui aurait eu*pour litre celui que Balzac imprime en

petites capitales : Histoire de mon Esprit, On lit en elTet'dans

le Discours de la Methode ^
: « Je pense avoir eu beaucoup d'heur

de m'estre rencontre des ma jeunesse en certains chemins qui

m'ont conduit a des considerations et des maximes dont j'ay

fornie une' Methode par laquelle il me semble que j'ay moyen
d'aUgmeriter par degrez ma connoissance et de I'eslever peu a peu

au plus haul point auquel la medioCrite de mon esprit et la

courte duree de ma vie luy pourront permettre d'atteindre. Car

j'en ay desja recueilly de tels fruits!., que... je ne laisse pas de

recevoir une extreme satisfaction du progres que je pense avoir

desja fait en la recherche de la verite... »

(( Toutefois, il se pent faire que je me trompe et ce n'est pent

estre qu'un peu de cuivre el de verre que je pre'ns pour de I'or

et des diamans... mais je ser^y bien ayse de faire voir, en ce

discours, quels sont les chemins que j'ay suivis et d'y representer

ma vie comme en un tableau, affin que chacun en puisse juger... »

« Ainsi ^ mon dessein n'est pas d'enseigner icy la Methode que

chacun doit suivre pour bien conduire sa raison, mais seiilement

de faire voir en quelle sorte j'ay tasche de conduire la mienne...

Ceux qui se meslent de donner des preceptes se doivent estimer

plus habiles que ceux ausquels ils les donnent et, s'ils manquent

en la moindre chose, ils en sont blasmables. Mais, ne proposant

cet escrit que comme une histoire ou, si vous I'aymez mieux, que

comme une fable, en laquelle, parmi quelques exemples qu'on

pent imiter, on en trouvera peut-estre aussy plusieurs autres

qu'on aura raison de ne pas suivre, j'espere qu'il sera utile a

quelques-uns, sans estre nuisible a personne et que tous me
sgauront gre de ma franchise. »

*

Dans ce passage, les mots en italique sont a peu pres identiques

a ceux qu'a reproduits Balzac dans sa lettre de 1628.

S'attaquer aux Geants de I'Ecole, dit encore celui-ci : le pluriel

n'est ici qu'une prudence pour qu'Aristote ne soil pas reconnu ;

1. L'hypothese n'est pas tres hasardeuse, car les Regulac ad directionem ingenii

paraissent bien de la meme epoque.
2. GEuvres, t. VI, p. 3.

3. Ibid., p. 4.

4. On remarquera en passant aussi la ressemblance de ce dessein avec celui de
Montaigne, mSme dans la fa^on dont 11 est exprim^. Ce rapprochement n'est d'ail-

leurs pas le seal qui s'impose entre le Discours de la Methode et les Essais,
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c'etait bien contre lui cependant que s*61evait la hardie entre-

prise que le philosophe avail d<^s lors con^ue. Descartes sortait

de la mathematique universeJle, dont personne ne pouvait

prendre ombrage, pour la muer en philosophie universelle,

fondle sur raxiome et le nombre.- L'entreprise etait aussi auda-

cieuse que dangereuse. Non qu'elle ful tout a fait isolee. Bacon

a donne en 1620 son Novum Organum, mais c'etait en Angleterre,

et son livre, s'il est connu de Descartes, ne I'eSt pas enccDre du

grand public. Gassend^ n'a public jusqu'alors que ses Exercita^

Hones paradoxicae adversus Aristoteleos (Grenoble, 1623). Aristote

n'est pas seulement le Geant de rEcole> il en est le Dieu et un

Dieu qui a a son service le bras secuUer.

Cc fut au cours du second proees de Theophilc qu'eelata, en

eflet, en 1624, TalTaire des theses contre Aristote, qui devaient

etre disputees publiquement, le samedi 24 et le dimanche

25 aout par Jean Bitault, Etienne de Claves, «medecin chymiste»,

et Antoine Villon, «le soldat philosophe ». Mille personnes etaient

deja rassemblees pour les entendre, dans une des plus belles

salles de Paris, lorsque vint I'ordre du Premier President d*6va-

cuer la salle. A la requete de la Sorbonne, le Parlement, par arret

du 4 septembre 1624, fit lacerer les theses et en exila les auteurs

hors du ressort de la Cour de Paris. Defense fut faite en outre,

« a peine de la vie », d'enseigner rien contre les anciens auteurs *.

Descartes n'avait pas manque de connaitre cet arret, au moins

par le P. Mersenne et par J.-B. Morin, qui I'approuverent. Sans

craindre le sort de Lucilio Vanini, « Prince des athees », brule a

Toulouse, le 9 fevrier 1619, ni celui de Jean Fontanier, brule a

Paris, en Place de Greve, en 1621 ^ ni celui de Theophile, brule en

eflfigie, le 19 aoAt 1623, il pouvait craindre, lui qui pourtant n'etait

pas athee et se donnait meme pour bon catholique, le sort des

trois adversaires d'Aristote. Beaugrand ne lui infligea-t-il pas

un jour a lui aussi I'epithete, qu'il meritait mieux que le Villon

en question, de « soldat philosophe » * ?

Or le Discours, qu'il medite deja, n'est qu'une perpetuelle

attaque contre la philosophic de I'Ecole et contre Aristote, qu'il

1. C'est bien Gassend qu'il faut dire, comme le voulait Paul Tannery (Cf. CEuores
de Descartes, t. XII, p. 85, note a) et non Gassendi : le mot, chez un pofete, rime avec
« impuissant ». Cf aussi t. XII, p. 564.

2. Cf. la Biographic dc Descartes, par M. Adam, au t. XII, pp. 85 et 86.
3. Ibid., p. 82.
4. Ibid, p. 252.
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essaye en vain de dissimuler sous son ironie^ : « Je m' assure que

les plus passionnez de ceux qui suivent maintenant Aristote, se

croyroient heureux, s'ils avoient autant de connoissance de la

Nature qu'il en a eu, encore mesme que ce fust a condition qu'ils

n'en auroient jamais davantage. lis sont comme le lierre, qui ne

tend point a monter plus haut que les arbres qui le soutiennent

et mesme souvent qui redescend apres qu'il est parvenu jusques

a leur faiste ; car il me semble aussy que ceux-la redescendent,

c'est-a-dire se rendent en quelque fa^on moins s^avans que s'ils

s'abstenoient d'estudier, lesquels, non contens de s^avoir tout ce

qui est intelligiblement explique dans leur autheur, veulent, outre

cela, y trouver la solution de plusieurs difTicultez, dont il ne dit

rien et ausquelles il n'a peut-estre jamais pense. Toutefois leur

faQon de philosopher est fort commode, pour ceux qui n'ont que

des esprits fort mediocres, car I'obscurite des distinctions et des

principes dont ils se servent, est cause qu'ils peuvent parler de

toutes choses aussy hardiment que s'ils les s^avoient et soustenir

tout ce qu'ils en disent contre les plus subtils et les plus habiles,

sans qu'on ait moyen de les convaincre.

« En quoy ils me semblent pareils a un aveugle qui, pour se

battre sans desavantage contre un qui voit, I'auroit fait venir

dans le fonds de quelque cave fort obscure, et je puis dire que

ceux-cy out interest que je m'abstiene de publier les principes

de la Philosophic dont je me sers, car estans tres simples et tres

evidens, comme ils sont, je ferois quasi le mesme, en les publiant,

que si j'ouvrois quelques fenestres et faisois entrer du jour dans

cete cave oii ils sont descendus pour se battre. »

Projeter du jour dans la cave ou se debattent les ignorances

humaines, quelle admirable image et combien symbolique de

I'oeuvre cartesienne, mais, pour le faire utilement, il fallait

derober la source de lumiere a ceux qui avaient interet a la

mettre sous le boisseau : c'etait I'exil.

1. Ibid., t. VI, p. 70.
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« Toutefois ^ ces neuf ans s'escoulerent avant que j'eusse encore

pris aucun parti, touchant les difficultes qui ont coustume d'estre

disputees entre les doctes ny commence a chercher les fondemens

d'aucuiie Philosophic plus certaine que la vulgaire. Et I'exemple

de plusieurs excelens espris qui, en ayant eu cy-devant le dessein,

me sembloient n'y avoir pas reussi, m'y faisoit imaginer tant de

difTiculte, que je n'eusse peut-estre pas encore si tost ose I'entre-

prendre, si je n'eusse vu que quelques uns faisoient desja courre

le bruit que j'en estois venu a bout.

« Je ne s^aurois pas dire sur quoy ils fondoient cette opinion

et, si j'ay contribue quelque chose par mes discours, ce doit avoir

este en confessant plus ingenuement ce que j'ignorois que n'ont

coustume de faire ceux qui ont un peu estudie et pent estre aussy

en faisant voir les raisons que j'avois de douter de beaucoup de

choses que les autres estiment certaines plutost qu'en me vantant

d'aucune doctrine. » Tout ceci est exces de modestie et de pru-

dence. Nous savons maintenant par la lettre de Balzac que

UHistoire de mon Esprit est a I'etat d'ebauche, au debut

de 1628, et d'ailleurs il semble bien que les Regulae ad diredionem

ingenii, les regies pour la conduite de I'esprit \ soient de la meme
epoque.

« Mais, ayant le coeur assez bon pour ne vouloir point qu'on me
prist pour autre que je n'estois, je pensay qu'il faloit que je

taschasse par tons moyens a me rendre digne de la reputation

qu'on me donnoit et il y a jusiement huit ans que ce desir me fit

1. (Euores, t. VI, pp. 30 A 31.

2. On les trouvera, en texte original, au t. X de I'^dition Adam et Tannery,

{>p. 351 et s , et, en traduction, dans I'idition Victor Cousin (t. XI, p. 1201 ets.)A
aquelle il faut rendre ici hommage, car elle fut la premiere Edition critique com-
plete des CEuvres de Descartes (Paris, Levrault, 1824, 11 vol. in-8<»).
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resoudre d m'esloigner de tous les lieux oil /e pouvois avoir des

connoissances et a. me retirer icy en un pais, oii la longue duree

de la guerre a fait establir de tels ordres que les armees quon y
entretient ne semblent servir qu'a faire qu'on y jouisse des fruits

de la paix avec d'autant plus de seurete, et oil, parmi la foule d'un

grand peuple fort actif et plus soigneux de ses propres affaires que

curieux de celles d'autriiy, sans manquer d'aucune des commoditez

qui sont dans les villes les plus frequentees, fay pu vivre aussy

solitaire et retire que dans les desers les plus escartez ».
^

On s'etonnera peut-etre de I'abondance des citations que nous

extrayons du Discoiirs de la Methode. II y a, a cela, deux raisons,

la prenoiere, c'est que ce Discours contientlaseule autobiographic

que nous possedions de Descartes et qu'elle semble vraiment

sincere ; la seconde est dans I'avertissement qu'il contient a notre

egard et que nous n'avons pas le droit de negliger ^
: « Je suis

bien ayse de prier icy nos neveux de ne croire jamais que les

choses qu'on leur dira vienne de moy, lorsque je ne les auray

point moy mesme divulguees. »

Ceci ne doit pas nous priver d'aj outer, a son expose a lui, des

conjectures, a condition qu'elles soient historiquement fondees.

Done, le seul motif allegue par Descartes pour son refuge en

Hollande est la recherche de la paix et de I'isolement favorables

au travail. II n'est pas persecute, si ce n'est par I'importunite

de ses amis. Ceux-ci sont de bons catholiques, comme Ic

P. Mersenne ou le P. Berulle, superieur de I'Oratoire, ou des

gens bien en Cour, comme les Conseillers Debeaune et Mydorge
ou des professeurs orthodoxes comme Morin. II n'a rien a

craindre, pour le moment du moins. C'est librement qu'il vient

chercher asile dans les Pays-Bas du Nord.

Quel passant, allant par leurs plaines et s'arretant dans un
de leurs villages ou de leurs bourgs aux maisons basses et nettes,

aux places ombragees d'arbres, aux canaux somnolents, n'a reve

d'une retraite qui s'ecoulerait la, douce et paisible, dans la

solitude absolue ?

Telle a du etre I'impression de Descartes, lors de son premier

sejour dans le Brabant septentrional et en Zelande. Les prairies

s'etendent au loin, decoupees en carres verts par des fosses

;

aucun accident, si ce n'est, qk et la, un rideau de saules etetes,

1. ffiuores, t. VI, pp. 30-31.
2. Ibid., pp. 69-70.
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jie limite la vue et la peiisee suit le regard vers rinfmi, surtout

quand le vert de la prairie sc prolonge dans celui de la mer, sans

barriere, sans transition, au point qu'ils se confondent presque,

comme au bord du Zuyderz6e. La prairie pr^s de la mer, c'est le

lieu que Descartes elira presque partout. Sa poitrine est trop

faible pour supporter, I'hiver, le vent violent de I'ocean ; peut-

^tre aussi de brusques sautes' troubleraient-elles I'equilibre de

ses idees.

U choisira done, le plus souvent, un village, a quelque distance

de la c6te, d'oii le soufile du large lui arrive par bouflees et oil

il peut aller respirer et songer, mais a son heure. Les lieux ou il

s6journera le plus longtemps, pendant vingt ans, correspondent

a cette definition : Franeker en Frise, Endegeest en Hollande

meridionale, Egmond ou Santpoort en Hollande septen-

trionale. Comme le dialogue avec I'ocean ne suffit pas a un
homme du xvii« siecle, il choisira ces lieux pas trop loin d'un

centre intellectuel, ou il trouve une societe intermittente et une

bibliotheque, dont il use peu, car sa science est en lui, mais dont

encore il peut avoir besoin. Franeker a une universite et par

consequent une « librairie », Endegeest est a cote de Leyde,

Egmond n'est qu'a une petite journee d'Amsterdam et Santpoort

est aux portes de Harlem.

II connaitra presque toutes les villes, groupees d'ailleurs

dans ce petit pays comme des ruches : Leyde, Deventer,

Utrecht, Amsterdam, La Haye, dont la Cour et I'ambassade

I'eloignent, lui rappelant trop le Louvre, les souverains et tout

ce que leur doit celui qui a qualite nobiliaire.

Bien que, plus tard, la cite aux cent canaux et aux nobles

maisons, sises sur le Fosse des Seigneurs (Heerengracht), le Fosse

de I'Empereur (Keizersgracht) et le Fosse du Prince (Prinsen-

gracht) lui semble trop bruyante, il se sentira a I'aise parmi
ce peuple de marchands, le gentilhomme au chapeau de feutre a

plume et I'epee au c6te, semblable a tant de Fran^ais et qui ne

s'inquiete pas de lui.

C'est la port6e de la phrase citee plus haut, ecrite certaine-

ment a Amsterdam et pour Amsterdam : « ou, parmi la foule,

etc. ».

Peut-etre est-ce a Balzac qu'il a emprunte la notion et le mot
de « desert » qui, pour un homme du xvii^ siecle, repr^sente la

retraite, mais c'est la un besoin general du temps, meme chez
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les mondains, chez un de Bussy, chez une M^^^ de Sevigne, chez

un marechal de Chastillon, de faire une part a la vie spirituelle,

a la vie interieure, loin des fetes, Pourtant, bien que les raisons

donnees par Descartes soient plus imperieuses que les leurs et

d'un ordre plus general, elles ne suffisent pas a expliquer son

choix, car d'autres pays qu'il connaissait, pouvaient aussi

appeler ses preferences.

Mais, et c'est la la portee des presentes etudes, la Hollande est

le pelerinage naturel et en quelque sorte national des Frangais

de toute espece, comrner^ants, soldats, hommes d'etat, savants,

ecrivains.

Si la Hollande aime la France, la France apprecie la Hollande

comme un miracle physique et un miracle politique : un miracle

physique, I'industrie de I'homme y ayant, par la digue, triomphe

du flot ; un miracle politique, la petite nation, fervente de liberte,

ayant, a force d'audace et de patience, triomphe de la puissante

Espagne. II plait aux Fran^ais que le petit, quand il est juste,

triomphe du grand, quand il n'est que fort.

Puis, la Hollande n'est pas pour la France une etrangere, car

notre langue y est si repandue que, pas plus alors que mainte-

nant, ceux qui ignorent le neerlandais ne s'y sentent embarrasses.

II resulte de la these toute recente de M. Riemens \ qu'il y a,

a cette epoque, aux Pays-Bas, deux categories d'ecoles, I'ecole

latine, qui prepare a I'Universite, I'ecole fran^aise, qui est

I'ecole moderne et prepare au commerce ou a la vie. QEuvre

privee, fondee par des instituteurs flamands, wallons ou

fran^ais, elle est adoptee, peu a pen, et subsidiee par les

municipalites au milieu du xvii^ siecle. L'ecole frangaise de-

viendra par la I'ecole officielle. II n'y a pas d'ecole « neerlan-

daise ».

Surtout et avant tout, la Hollande est la terre de la Liberte

;

elle a eu beau avoir, en 1619, sa crise d'intolerance et, le grand

crime de meurtre de chef d'etat, que le destin n'a epargne a

aucune des trois autres marraines de la liberte, Angleterre, France,

Amerique, elle I'a commis aussi ; mais, en 1625, elle a repris

son equilibre. Frederic-Henri est le plus tolerant, le plus elegant

et le plus souriant de tous les princes, ce qui ne I'empeche pas

d'etre fort ; et combien il est Fran^ais avec son entourage, le

1. Esquisse historique de I'enseignement du iran^ais en Hollande, Leyde 1919, d6jk
cit^e.



DESCARTES EN HOLLANDE (1628-1649) 425

prince de Bouillon, Frederic de la Tour et son cadet Turenne, le

marechal de Chastillon et le marquis d'Hauterive, Alphonse de

Pollot et le fidde 6cuyer Deschamps, sans parler de seigneurs de

moindre importance. Quand Guillaume II, fils de Frederic-

Henri, aura epouse la fille d'Henriette de France, Marie d'An-

gleterre, qui redige ses lettres en notre langue, Louise de

Coligny sera remplac6e par une grace plus juvenile, qui est

encore une grace fran^aise.

II est bien vrai que certains de ces elements ne doivent pas

plaire absolument a Descartes. II meprise et craint I'orthodoxie

6troitc d'un Rivet, mais il apprecie sa science et sait que I'Uni-

versite de Leyde est un grand centre scientifique, frequente par

ses compatriotes, ou il espere bien trouver des partisans de

marque pour sa doctrine, ce qui ne manqua point.

Descartes se gardera d'ecrire contre les protestants, il ne le

fera que contraint par les attaques d'un Voetius ; il n'est pas

attire par leur rigidite, mais celle-ci ne I'eloigne pas. II

trouve, a s'approcher d'eux, une objection plus grave : il est

a la recherche de la verite et d'une verite unique qui rendrait

compte de toutes les autres ; comment n'apercevrait-il pas

d'emblee la confusion de leurs sectes, I'emiettement de leur doc-

trine, I'aprete et le vide de leurs controverses ? C'est sans doute a

leur propos qu'il ecrit : « II se pourroit trouver autant de reforma-

teurs que de testes, s'il estoit permis a d'autres qu'a ceux que

Dieu a establis pour souverains sur ses peuples ou bien ausquels

il a donne assez de grace et de zele pour estre prophetes, d'en-

treprendre d'y rien changer ».

Get homme, qui cherche I'ordre et la hierarchic dans les

pensees, n'admet pas le renversement de I'ordre social. II

accepte la forme republicaine aristocratique du pays dont il est

I'hote, il ne songera jamais a I'imposer ou meme a la conseiller

k son pays. « Ces grands cors, ecrit-il, en parlant des institutions

sont trop mal aysez a relever, estant abatus, ou mesme a retenir,

estant esbranlez, et leurs cheUtes ne peuvent estre que tres

rudes. Puis, pour leurs imperfections, s'ils en ont, comme la seule

diversite qui est entre eux sufiit pour assurer que plusieurs en

ont, I'usage les a sans doute fort adoucies et mesme il en a evite

ou corrige insensiblement quantite, ausquelles on ne pourroit si

bien pourvoir par prudence et enfm elles sont quasi tousjours plus

supportables que ne seroit leur changement... C'est pourquoy
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je ne s^aurois aucunement approuver ces humeurs brouillonnes

et inquietes de ceux qui, n'estant appelez, ny parleur naissance, ny
par leur fortune, au maniement des affaires publiques, ne laissent

pas d'y faire tousjours en idee quelque nouvelle reformation. »

C'est la condamnation des Bouillon, des Rohan, des protestants

et, par avance des Frondeurs ^

Moderne en tout et precurseur de la pensee contemporaine,

il Test encore en ceci qu'il tient la Religion pour le support

de la Societe, auquel il prefere ne point toucher. La premiere des

regies de morale tirees de la Methode est celle-ci : « obeir aux lois

et aux coustumes de moh pais, retenant constamment la religion

en laquelle Dieu m'a fait la grace d'estre instruit des mon
enfance et me gouvernant en toute autre chose, suivant les opi^

nions les plus moderees et les plus esloignees de I'exces qui fussent

commun?ment receiies en pratique par les mieux sensez de ceux

avec lesquels j'aurois a vivre. »
^

Pour satisfaire a cette maxime, a laquelle il reste obstine-

ment fidele, Descartes observe avec exactitude les rites. II

est essentiel de remarquer que dans quatre des lieux que

nous avons deja nommes : Franeker, Endegeest, Santpoort,

Egmond, il pent pratiquer sa rehgion, parce qu'il a des

catholiques autour de lui ; leur culte est interdit, mais ils

I'exercent neanmoins, privement, sous les regards indulgents

des Regents. Ceux-ci se garderont surtout d'inquieter ces

obstines, quand ils appartiennent a I'aristocratie du pays.

N'est-il pas notable que le chateau de Franeker, oil Descartes

trouvera son premier asile, soit la propriete de la grande famille

catholique frisonne des Sjaerdema; que le chateau d'Endegeest,

qu'il habitera quelques annees apres, appartienne a une autre

famille de nobles catholiques, les van Foreest ? Ajoutez qu'a

Santpoort, il frequentera les abb^s Blommaert, Ban et Cater.

Cela ne I'empechera nullement d'entretenir un,commerce suivi

avec des protestants comme Reneri et Regius, qui seront ses

meilleurs disciples, ou avec Constantin Huygens et Saumaise,

mais, pas plus pour lui que pour son correspondant de Paris,

le P. Mersenne, ou les Cardinaux Richelieu et Mazarin, qui

suivent la tradition politique d'Henri IV, la pratique du
catholicisme n'imphque I'exclusion des protestants. II est bien

1. CEuvres, t. VI, p. 14.

2. /fciU, p. 22-23.
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vrai que la religion romaine a exerce, par I'interm^diaire des pou-

voirs politiques, d'etranges et de cruelles rigueurs, maisil n'en reste

pas moins que c'cst dans les pays calholiques, surtout en France,

et chez des catholiques, que s'est levee la conception moderne de

la tolerance et de la libre-pensee. Celles-ci doivent plus k un

Rabelais, a un Montaigne et meme a un Descartes, qvCk un

Luther ou k un Calvin.

Une fois en regie avec la societe, dont I'Eglise est pour lui

partie integrante, Descartes se sent libre, absolument libre et

son Dieu metaphysique, garant de la verite des axiomes et

fondement de toute evidence, qui prSte son concours ordinaire k

la Nature et la laisse agir suivant les lois qu'il a etablies, n'a

presque rien du Dieu de la religion.

Ce qu'il y a peut-etre de plus hardi dans le Discours de la

Methode n'est pas ce qui y est, mais ce qui n'y est point, Dieu

se trouvant recule dans le metaphysique et tenu a I'ecart

de Texercice quotidien de la raison souveraine : « II n'y a

rien qui soit entierement en notre pouvoir que nos pensees »

;

« nous ne nous devons jamais laisser persuader qu'a I'evidence

de nostre raison »
^ ; « ne recevoir jamais aucune chose pour

vraie que je ne la connusse evidemment estre telle ». Ce n'etait

pas encore sur le sol fran^ais que pouvaient fleurir ces fieres

maximes de la raison independante de la foi et ce fut une

singuliere entreprise que celle du Cardinal de BeruUe et plus

tard des Oratoriens avec Malebranche de se les annexer pour

en faire des etais.

Aux Pays-Bas oil les libraires, quelle que fut leur opinion,

battaient monnaie avec toutes les pensees, les plus hautes comme
les plus sottes, les plus orthodoxes comme les plus heterodoxes,

il 6tait aussi facile de les concevoir que de les pubher. Et puis cet

original que les paysans consid^raient avec une curiosite, vite

lassee par I'accoutumance, ne troublait ni I'ordre public, dont

il etait par nature respectueux, ni les articles du Synode de

Dordrecht que, n'etant pas fonctionnaire, il n'avait pas a contre-

signer.

Ce n'est que dujourotises idees s'infiltr^rent par ses disciples

dans les Universit^s hollandaises, k Deventer, k Utrecht, k Leyde,

qu'il rencontra sur son chemin les f^roces th^ologiens orthodoxes,

1. (EuoreSt t. VI, p. 39.
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devenus un peu moins dangereux depuis que Frederic-Henri

leur refusait le bras seculier, que leur pretait Maurice. S'il avait

su ce que Voet serait pour lui, Descartes ne serait peut-etre pas

venu aux Pays-Bas, mais, au fait, il savait : de Gomar a Voetius

il n'y a que la difference d'une perruque et d'un quart de siecle.

Le Synode de Dordrecht pouvait lui faire prevoir les foudres

d' Utrecht. Qu'importe, il les craignait moins que le bucher de

I'Eglise romaine, qui briilait encore aussi bien les hommes que

les livres. II gardait ses bons maitres les Jesuites et ses amis

Oratoriens et Minimes qui Ten preservaient. D'ailleurs il etait

decide a toutes les concessions, meme au sacrifice d'idees tres

cheres, dont il garderait le secret par devers lui.

La seule chose sur laquelle il serait intransigeant, c'est I'in-

dependance a I'egard des pouvoirs etablis : « Et particulierement,

je mettois entre tons les exces toutes les promesses par lesquelles

on retranche quelque chose de sa liberte » ^. Sur ce point surtout,

son refuge en Hollande est un acte presque revolutionnaire. Ses

pages de verite et de certitude, il ne les dediera ni a Louis XIII,

ni a Richelieu, ni a aucun des puissants d'un instant. Pas de

flagornerie, comme chez un Corneille ; pas d' adulation, comme
chez un Balzac.

Entre la Cour et lui, il a coupe les ponts qui menent aux hon-

neurs, aux richesses et aux servitudes dorees : « De quoy je

fais icy une declaration que je sgay bien ne pouvoir servir a me
rendre considerable dans le monde, mais aussy n'ay je aucune-

ment envie de I'estre et je me tiendray tousjours plus oblige k

ceux, par la faveur desquels je jouiray sans empeschement de

mon loisir, que je ne serois a ceux qui m'oflfriroient les plus

honorables emplois de la terre » ^.

1. CEuvres, t. VI, p. 24.

2. Ibid., p. 78.



CHAPITRE VII

VISITE CHEZ BEECKMAN A DORDRECHT (8 OCTOBRE 1628)

INSCRIPTION A l'uNIVERSIt6 DE FRANEKER (16-26 AVRIL 1629)

Quand commence le second sejour de Descartes en Hollande,

le principal et le plus long, puisqu'il occupe vingt annees de sa

vie et des plus importantes, les annees de production ? On
repond d'habitude : 1629 ; il faut dire : 1628.

Le Journal de Beeckman vient, ici encore, nous apporter

des clartes nouvelles. Aux motifs generaux mentionnes au

chapitre precedent, ajoutez un motif particulier : Beeckman.

Sans doute, il I'avait bien neglige son ancien ami, son « pro-

moteur » et son « auteur ». Pas un mot, pas une ligne, en

ces neuf ans de vie errante et dissipee, pour rallumer les

cendres d'un foyer pres de s'eteindre. Pourtant le souvenir

est reste au fond du coeur, le sentiment d'une parente intellec-

tuelle, d'une affinite d'esprit unique, est demeure et, si la

pensee de Beeckman n'a pas ete determinante ou si elle n'a

ete, pour fixer le choix, qu'une cause occasionnelle, du moins

son premier soin, en abordant en Hollande, est-il d'aller le sur-

prendre et de lui rendre visite.

Ou cela ? dans cette meme ville de Middelbourg oil il etait

destine a le manquer ; car son ignorance du sort de son ami est

telle qu'il ne sait ni la nomination a I'ecole latine d' Utrecht,

en 1619, ni I'accession ulterieure k la dignite de Recteur du
Gymnase ou ecole latine de Dordrecht, en 1627.

Ayant fait le voyage par mer et s'6tant embarque probable-

ment a Calais, puisque c'est la seule voie qu'il conseille, I'ete

suivant, a Ferrier \ il va frapper a la porte connue. L'ami

Isaac s'est envois ; il le suit a Dordrecht, I'y trouve. Que fut la

1. CEuores, t. I, p. 13
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rencontre ? embrassades, effusions ? les Hollandais ne sont pas

d6monstratifs : on ne s'embrasse pas entre hommes et, s'il y eut

accolade, elle fut unilaterale. Peut-etre y eut-il pourtant plus

d'emotion que n'en marque le Journal de Beeckman, a la date

du 8 odobre 1628 ^ Soulignons cette date, elle etait inconnue

avant la decouverte du manuscrit, dont tout le passage merite

d'etre traduit, car il est des plus importants. II porte pour

titre :

HISTOIRE DE DESCARTES ET DE SES RELATIONS AVEC MOI

« Le S'^ Rene des Cartes du Peron, qui, en 1618, a Breda en

Brabant, avait ecrit pour moi le traite de la Musique, dans lequel

11 me revela ses opinions sur cet art et qui est encarte dans mon
Journal ; le S^^ des Cartes, dis-je, est venu a Dordrecht pour me
rendre visite, le 5 odobre 1628, apres s'etre rendu d'abord de

Hollande a Middelbourg, pour m'y chercher. «
^

Arretons-nous un instant pour un bref commentaire. Descartes

etait en Hollande, c'est de la qu'il s'est rendu en Zelande pour

retourner ensuite a Dordrecht. Ces detours n'ont guere pu
durer moins de huit jours : il faut, par consequent, fixer son

depart de France a la fm septembre au plus tard. II n'a pu
assister a la prise de La Rochelle, comme le yeut Borel. Encore

un siege de moins, et nous en avons deja retranche quatre. Tout

au plus, aura-t-il pu suivre les operations en ete.

Le Journal continue : « II me disait qu'en fait d'Arithmetique

et de Geometric, il ne lui restait plus rien a desirer, c'est-a-dire

qu'il avait fait dans ces branches, en neuf ans, autant de progres

qu'esprit humain en pouvait faire. » Cette formule orgueilleuse

n'est pas tres dans le style de Descartes, mais il se pent qu'en

conversation, il se soit laisse gagner par I'enthousiasme, en mesu^^

rant le chemin parcouru par son esprit depuis neuf annees. On
remarquera ces his novem annis, qui permettent d'interpreter

plus exactement qu'on ne Fa fait jusqu'a present, les « neuf ans.»

•dont il est question, par deux fois, dans le Discours de la Mdhode h
« En toutes les neuf annees suivantes » et « toutefois ces neuf ans

1. CEuvres, t. X, p. 331.
2. Ibid. : « Is, inquam, die 8° mensis octobris 1628, ad me visendum venit Dor-

trechtum, cum prius frustra ex Hollandia Middelburgum venisset ut me ibi quaere-
ret ».

3. CEuvres, t. VI, pp. 28, 30, 31.
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s'escouUreiit ». Le point de depart est Ic 10 novcmbre 1619, date

de la meditation cssentielle. Ajoulez neuf aus de vie erraiite et

vous obtenez rautomue 1628. Le Discoiirs de la Melhode ne fait

done que reproduire le propos tenu a Heeckman a Dordrecht,

que contirme encore le « et il y a justement huit ans » que nous

lisions en tSte de ce chapitre, car nous verrons que, le Discours

ayant ete acheve au debut de I'hiver 1636-1637, 1'expression nous

reporte, une fois de plus, a 1628.

La suite de la conversation, qui est ici prise sur le vif, n'est pas

moins interessante : « Cette afTirmation, il m'en donna des

preuves decisives, me promettant de m'envoyer sous pen, de

Paris, son Algebre, qu'il dit achevee et par laquelle non seule-

ment il parvient a une parfaite connaissance de la Geometric,

mais par laquelle en outre il pretend arriver a toute connaissance

humaine ; peut-etre va-t-il venir ici pour la mettre au jour et la

perfectionner, afm que nous achevions ensemble I'etude de ce

qui reste [a decouvrir] dans les sciences ». Tout est important

dans ce passage. D'abord Descartes ne semble pas encore tout

a fait fixe sur ses projets. Va-t-il retourner a Paris et envoyer

de la son Algebre a Beeckman, ou viendra-t-il la lui montrer a

Dordrecht, pour la mettre au point avec lui avant de la publier

en Hollande ? Ensuite 1'Algebre est ecrite, il n'y a pas moyen
d'en douter, et c'est une algebre appliquee a la Geometric, c'est-

a-dire line geometric analytique ; enfm, il lui attribue une port6e

qui depasse celle de 1' analyse mathematique et elle n'est con^ue,

des a present, que comme une branche de la science universelle.

L'estime qu'il continue a temoigner au « rector » semble

sincere, comme I'atteste la suite de I'entretien : « Apres avoir

parcouru I'AUemagne, la France et I'ltalie, il afiirme n'avoir pu
trouver personne que moi avec qui il piit discuter selon son coeur

et dont il pAt esperer une aide pour ses recherches. II trouve

partout disette de vraie philosophic, de celle qu'il nomme
I'oeuvre des vaillants ^. Pour moi, je le prefere, lui, a tons les

arithmeticiens et geom^tres que j'aie jamais vus ou lus. »

POURQUOI IL Y A SI PEU DE SAVANTS

« Je crois que la raison pour laquelle il y a ici si peu de savants

est que tons ceux qui sont doues pour la science, d^s qu'ils out

1. Ibid., T. X, p. 332 : * Tantam dicit esse ubiquc inoplam verae philosophiae,
quam vocal opcram navantium ».
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fait une decouverte, brulent de Tecrire et, ne se contentent pas

de publier ce qu'ils ont decouvert, mais, saisissant I'occa-

sion, reprennent les sciences aux origines en y melant leurs

travaux recents, au point qu'ils ecrasent, sons un labeur inutile

et depourvu d'originalite, leur esprit parfaitement capable de

nombreuses inventions.

« Celui-ci, au contraire, n'a encore rien ecrit, mais, meditani

jusqu'a la trente-troisieme annee de son age, il semble avoir

trouve mieux que les autres, la chose qu'il cherchait. Que ceci

soit dit, afin qu'on soit plus tente de I'imiter lui, que la foule

des ecrivailleurs. »

Viennent ensuite, dans le Journal, a la nneme page, un
specimen de YAlgebre et une etude sur Tangle de refraction ^

Le « ut enim, inquit », le « nam, inquit », indiquent assez qu'il

s'agit d'une transmission orale. En traitant un troisieme sujet,

celui de I'epaisseur des cordes des instruments de musique, Des-

cartes a parle d'un moine de ses amis a Paris, qui est evidemment
le P. Mersenne. Ce qu'il rapporte aussi au sujet de la refraction

renforce la demonstration de M. Korteweg sur I'independance des

recherches de Descartes a I'egard de celles de Snellius^. La
demonstration sur la convergence des rayons incidents au

foyer est, cette fois, extraite par Beeckman des manuscrits

memes du philosophe, et comme ce passage voisine avec le

precedent, il est impossible que ce dernier les ait envoyes de

Paris. II n'a peut-etre pas voulu les montrer tout de suite par

timidite ou par mefiance, mais il les a livres, pen a pen, en plusieurs

visites successives a Dordrecht, a moins qu'il n'y ait sejourne

d'une fagon constante d'octobre 1628 a fevrier 1629, ce que je

ne pense pas.

Par contre, qu'il ait rendu de nouveau visite a Beeckman dans

sa ville, le l^r fevrier 1629, c'est ce que semble prouver impera-

livement le passage suivant :

1. CEuvres, t. X, p. 336 et s.

2. Cf. I'article du savant editeur des CEuvres de Christian Huygens : Descartes et

les manuscrits de Snellius d'apres quelques documents nouveaux ; extrait de la Revue
de Me'taphysique et de Morale, 2 juillet 1896. Snellius avait garde en manuscrit sa
-decouverte de la loi de la refraction que Descartes trouva, de son cote, d'une fafon
independante. Snellius etait mort en 1626.
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l'hYPERBOLE grace a LAQUELLE TOUS LES rayons PARALLfeLES

VIENNENT converger EN UN SEUL POINT
1«' f6vrier 1629 a dordrecht

« Le S' Des Chartes avail laisse sans demonstration cette

proposition au sujet de I'hyperbole et m'avait demand^ d'en

chercher la demonstration ». C'est bien 1^ une allusion k une

pr6c6dente visite : « Comma je I'avais trouvee, il en manifesta

de la joie et la jugea exacte. La void : ».

Le « gavisus est » ne pent pas s'appliquer a une expression

contenue dans une leltre et si cette lettre existait, le proviseur

n'eiit pas manque de la reproduire en son Journal, pour s'en

targuer. La presence de Descartes a Dordrecht, le l^r fevrier

1629, n'est pas moins sure, a mon sens, que sa presence

au meme lieu, le 8 octobre 1628. Ce qui le confirme, me
semble-t-il, c'est la version cartesienne de la demonstration de

la parabole donnee par le philosophe dans sa lettre a Beeckman,

le 17 octobre 1630 ^, a I'occasion de leur grande querelle, sur

laquelle nous aurons a revenir. La lettre est, comme toujours

entre eux, en latin: « Mais vous pretendez k de grandes louanges

au sujet de I'hyperbole que vous m'avez enseignee. Certes, si je

ne vous plaignais d'etre un malade, je ne pourrais me tenir de

rire, parce que vous ne compreniez meme pas ce que c'etait

qu'une hyperbole, si ce n'est au sens que lui donne un marchand

de grammaire. J'ai mentionne une de ses proprietes : la conver-

gence des rayons, dont la demonstration m'etait sortie de la

memoire et elle ne me revenait pas sur le moment, comme il

arrive parfois pour les choses les plus faciles, mais je vous ai

prouve sa transformation en ellipse^ et je vous ai explique

quelques th6oremes, d'ou la demonstration en question pouvait

etre si facilement deduite qu'elle ne pouvait echapper a personne

qui fit tant soit peu attention. C'est pourquoi je vous exhortai a

exercer votre esprit a la chercher et je ne I'aurais certes pas fait

si je ne I'avais jugee tres facile, puisque vous veniez d'avouer

que vous ne saviez absolument rien des sections coniques... Et
vous auriez cherche, ecrivez-vous, vous auriez trouve, vous

m'auriez montre ^ je me serais rejoui et j'aurais dit que

1. CEuvres, t. I, p. 163.
2. Le texte, qui porte « ejus conversam », dolt fitre fauUf ; peut-dtre faut-il lire

« conversum », mais le sens serait alors celui du mouvement circulaire, tour.
3. Le texte a le parfait : « quaesivisti, invenisti, ostendisti mihi ». (£uvres,t. I

p. 163.

28
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je me servirais de cette demonstration, si jamais, je me
proposais d'ecrire sur. cette question !Dites-moi, avez-vous

tout votre bon senSj .quand vous allez jusq[u*^a me reprocher

de ne pas temoigner assez de respect a mon maitre et

de ne pas lui rendre hommage ?i Si j'avais donne a Tun

de vos enfants, qui, alors, n'avait encore compose aucun

poeme, quelque epigramme a faire, dont je lui aurais fourni le

canevas, au point qu'il eut suffi d'y changer un ou deux mots

pour que les vers en fussent justes, vous rejouiriez-vous, s'il les

avait heureusement transposes ? »

^

Le « laetatus sum » de la lettre de Descartes couvre exacte-

ment le « gavisus est » du Journal de Beeckman et le « liortatus

sum ut in ilia quaerenda ingenium exerceres » de la meme lettre

correspond precisement au « me rogavit ut ejus demonstrationem

quaererem » du Journal. II n'y a que I'interpretation qui differe

sensiblement, car Descartes avoue seulement que la demonstra-

tion lui etait sortie de la memoire ; il s'accorde pourtant en ceci

avec la phrase du recteur de Dordrecht : « Hanc de Hyperbola

propositionem D. des Chartes indemonstratam reliquerat ».

Dans un cas comme dans 1' autre, il s'agit visiblement d'une ou

plutot de deux visites, et le philosophe fran^ais ajoute meme
une allusion a un des enfants de Beeckman, assurement eleve

au « Gymnase » dirige par son pere.

Ces deux visites peu espacees semblent impliquer que Descartes

faisait un court sejour a Dordrecht, ou il etait peut-etre I'hote

du proviseur, ou dans une ville peu eloignee, ce qui empeche de

penser a Amsterdam. C'est pourtant la que nous le trouvons a la

fin de mars 1629, si c'est lui le « nobilis Gallus », dont parle

Reneri, son disciple et ami, dans une lettre datee d'Amsterdam,

28 mars 1629, et reproduite par M. Adam dans son supplement

a la Correspondance ^. II s'agit d'optique, et nous savons que

cette partie de la physique est la principale preoccupation de

Descartes a ce moment-la.

La date suivante, a laquelle la presence de ce dernier en Hol-

lande est absolument attestee, est le 16-26 avril 1629, ou il se

fait immatriculer comme etudiant a I'Universite de Franeker.

Pour etre parvenu et installe en Frise, il doit etre aux Pays-Bas

1. Ibid.

2. CEuvres, t. X, p. 542.
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depuis une quinzaine de jours, ce qui confirme rexplication

donnec par M. Adam k la lettre de Reneri. '

Done, pour nous resumer, entre le 8 octobre 1628, date de la

premiere visile de Descartes ^ Beeckman a Dordrecht, ti le

16-20 avril 1629, date de son inscription ^ Franeker, il n'y a pas

de temoignage irrecusable de sa presence continue en Hollande,

mais I'abondance des renseignements sur les travaux de

<;elui-la, contenus dans les pages du Journal de Beeckman se

rapporlant a I'^poque intermediaire, les termes « inquit »,

« dicit », dont celui-ci se sert, I'histoire de la demonstration sur

I'hyperbole datee du 1" fevrier, et la lettre de Reneri a la fm de

mars, sont des preuves presque decisives d'un s6jour ininter-

rompu en Hollande dans I'hiver 1628-1629.

II ne reste que quelques difficultes : la premiere est dans le

passage de la lettre a Balzac du 15 avril 1631 ^
: « Depuis deux

ans que je suis dehors [Paris], je n'ay pas este une seule fois

tente d'y retourner ». Or, deux ans avant, le 16 avril 1629, Des-

cartes est inscrit a Franeker. Ici il semble qu'il faille traduire

deux ans par deux ans et demi. Seconde difliculte, le « Is nuper

hue a vobis transivit » de Beeckman a Mersenne, mais dans

une lettre non datee, et pr^sumee par M. Adam du mois

d'aoAt 1629 ^. La troisieme, encore moins grave, est raflirma-

tion contenue dans une lettre, non datee aussi, mais qui est

probablement de 1648 : « Le meilleur est de ne passer d'une

extremite a I'autre que par degrez. Pour moy, avant que

je vinsse en ce pais pour y chercher la solitude, je passay

un hiver en France a la campagne, oil je fis monapprentis-

sage ».

Get hiver ne doit pas etre celui de 1628-1629, mais les trois

premiers mois de 1628, en cette region de I'ouest, d'oii il envoie

a Balzac le beurre qui « a gagne sa cause centre celuy de M"® la

Marquise. A mon goust, il n'est gueres moins parfume que les

Marmelades de Portugal qui me sont venues par le mesme
messager. Je pense que vous nourrissez vos vaches de marjo-

laine et de violettes. Je ne s^ay pas mesmes s'il ne croist

point de canne de sucre dans vos Marais pour engraisser

ces excellentes Faiseuses de lait » '. Les marais sont peut-

1. (Enures, t. I, p. 197.
2. Ibid., p. 30.

3. Ibid., p. 571. Lettre de Balzac, datde de Paris, 30 mars 1628. Voir plus haut,
ici, p. 417, jjour un autre passage de la meme.
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etre le Marais poitevin, qui serait, en effet, une excellente

preparation a ceux de Hollande.

C'est la que nous allons maintenant le rejoindre, a Franeker

en Frise.

Si I'auteur des Meditationes voulait une retraite lointaine,

assurement il ne pouvait mieux choisir que la petite ville

releguee au nord des Provinces-Unies, dans cette sorte do pres-

qu'ile que la Frise occidentale forme en s'avangant dans le

Zuyderzee. Pourtant Franeker n'etait pas alors le coin perdu et

presque inaccessible qu'il est aujourd'hui. Un gracieux hotel de

ville a clocheton a jour, a pignon en escalier et a trois etages,

dans le meilleur style de la Renaissance flamande, une grande

eglise, la maison des porteurs de ble, I'asile des vieillards, la

maison Ockinga et sa tour octogonale, la maison Botnia avec ses

fenetres a ogives et meneaux, I'emplacement du chateau des

Sjaerdema, I'auberge « in de Klok », sont autant de temoins de

r antique splendeur de la premiere ville de Frise.

On comprend done que le « Landdag », ou assemblee des Etats

de Frise, reunis en cette ville, le 24 avril 1584, ait songe a y
eriger une ecole superieure « Hoogeschool «, a I'imitation de

celle de Leyde, et que Guillaume-Louis de Nassau, elu Stat-

houder par ces memes Etats, le 26 octobre, en ait fait proclamer,

le 25 juillet 1585, la fondation. L'inauguration eut lieu le 29 juil-

let : le « plat pays » I'emportait sur la ville de Leeuwaarden. Les

premiers prcfesseurs n'etaient pas des inconnus, H. Schotanus

pour le droit. Tiara pour le grec, Drusius pour I'hebreu.

Au moment oii Descartes arrive a Franeker et oil il so fait

immatriculer le 16-26 avril 1629, (cf. pi. XXXVi a.) ^ sous le

nom de :

RENATUS DES CARTES CALLUS, PHILOSOPHUS

Le Recteur est I'orthodoxe M. Schotanus, les professeurs Ame-
sius, Bouricius, Winsemius, Hachtingius, Amama ^ Metius,

ainsi nomme, selon Bierens de Haan, parce que le pere etait

de Metz. Le philosophe dut suivre les cours de cet Adrien

1. D'apres le rcgistre manuscrit, qui n'est pas k I'Universite de Groningue^
comme le dit M. Charles Adam, au t. XII, p. 123, note b, mats aux Archives de
I'Etat k Leeuwarden, o\i I'archiviste, M. Bcrns, a bien voulu faire photographier
pour moi la page sur laquclle figure Descartes. II faut transcrire la date en nouvcau
style, done 26 avril.

2. Cf. D^cret du 5 juillet 1629 et Frieslands Hoogeschool en het Rijksalhenaeuni

tc Franeker, 2 vol., 1878-9, par \V. B. S. Boeles ; il y a un bon guide de la ville, oCi
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Melius ', dont Fromont avail parle d^s 1627, comme du

fr^re de Jacques Melius, « le vrai invenleur primilif du leles-

cope )), selon Peiresc *. II 6tait I'auleur d'une Arithmeticae

et Geometricae Pradica '. Les porlrails de lous ces maitres, lels

qu'ils figuraienl dans la salle du Serial, omen I encore une grande

chanabre de I'Hdlel de Ville, donl le premier 6lage esl Irans-

forme en musee. On y voil aussi, dans une salle plus pelile, dcs

denlelles, des dessins, des oeuvres de calligraphic, des gravures,

qui sont de celle exlraordinaire femme savante du xvii® siecle,

Anne-Marie de Schurmann, qui, nee a Cologne, le 5 novembre

1607, elail venue se refugier a Franeker, oil son pere, d'origine

flamande, mourul la mcme ann^e ; sa famille y resta jusqu'a

ce que Jean Godschalk, frere d'Anne-Marie, cut termine ses

eludes a TUniversiU. Ensuite, elle relourna avec les siens a

Ulrecht * el, le 9 Janvier 1630, Barlaeus ecril de Leyde a

Huygens, en lalin : « II y a a Utrecht une jeune fille qui est

un prodige, Anne-Marie de Schuurmans, Romaine non pas

seulemenl en ce qu'elle possede un prenom, un nom et un
surnom, mais en ce qu'elle parle le latin. Elle peint, ecril, ver-

sifie, lit le Grec et le comprend..., elle a un frere Ires savant,

Jean Godschalk a Schuurmans ».
^

L'eloge fait honneur a I'eleve autart qu'a I'Universite oil il

se forma. De celle-ci, il ne reste plus qu'un amphitheatre dans

les bailments de I'asile d'alienes, mais, a la fin du xviii^ siecle,

subsistait encore I'ancienne eglise faisant partie du convent des

Freres de la Croix, el qui avail servi a abriter a la fois des salles

de cours el la salle du Senal (cf. pi. XXXIV). Partoul, il semble

que les Universiles hollandaises se soient installdes dans des

egHses monacales : c'esl le cas a Leyde pour la « Faliede

Ton lit aussi des details sur I'universitd et aui est intitule : Geilluslreerde Gids
voor Franeker en omstreken. Franelter, Westerbaan's Boelchandel, s. d.

1. Ni i Alicmaar en 1571, mort k Franelter en 1635 ; cf. CEuores de Descartes,
t. XII, pp. 185-6. Sur les appareils de physique, que possidait Metius, voirBoeles,
t. I, p. 417. L'Ordo lectionum de 1629 porte : « D. Adrianus Metius usum utriusque
Olobi et Planispherii explicat ».

2. Lettre de Peiresc k Dupuy, 8 novembre 1626 ; cf. CEuvres, ibid. Voir aussi C. de
"Waard, De UHvinding der Verrekijkers ; La Haye, 1906, in-8°.

3. Elzevler, 1611, 1626, 1640.
4. C'est le 3 novembre 1629 que Jonkvrouw Eva van HarJT, veuve de Jon-

kheer Fr^d^ric van Schuyrmann et m6re d'Anne Marie, achate k Utrecht la mai-
son dite « De Loodse », dcrridre la Cathedrale (communication de M. larchiviste
S. Muller). Descartes a done pu frequenter la famille Schurmann k Franeker.

5. P. 273 au t. I de la correspondance de Constantin Huygens, Briefwisseling
van Constantijn Huygens (1605-1687), ^dit^e par le regrettfe D' J. A. Worp, La
Haye, M. Nijhoff, 1911, in-4<> (Rijksgeschiedkundige Publicatien, t. XV).
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E

Bagijuenkerk wet a Amsterdam pour 1' « Agnietenkerk ». La
science, appuyeesur la theologie, achevait Foeuvre dela politique.

C'est en face de I'Universite que se logea Descartes, dans le

chateau des Sjaerdema, au pied des remparts, a Test de la

ville (cf. pi. XXXV) ^ mais qui, alors, etait en dehors de
I'enceinte. Helas ! il fut demoli vers 1725 et Templacement
n'est plus qu'une prairie, que le Prison, en sa langue, qui n'a

rien de commun avec le hollandais, si ce n'est qu'elle est

germanique, appellele «Sjoekeland» 2, « aide ste fen Sjaerdema ».

Que tel ait ete le logement de Descartes, c'est ce qu'attestent

plusieurs passages de ses lettres, dont le plus important est

contenu dans celle du 18 mars 1630, ^crite au P. Mersenne

a propos de Perrier ^
: « Ce qui mefaisoit plustost juger qu'il

estoit occupe a d'autres choses que non pas qu'il pensast

k venir icy, veil principalement que, I'annee passee, lorsque

je I'y avois convie, il m'en avoit oste toute esperance. Alors,

festois a. Fr(m[e]ker, loge dans un petit Chasteau, qui est

separe avec un fosse du reste de la ville, ou Ton disoit la Messe en

seurete, et, s'il fust venu, je voulois acheter des raeubles et pren-

dre une partie du logis, pour faire nostre menage a part. J'avois

desja fait provision d'un gargon qui sceiist faire la cuisine a la

mode de Prance et me resolvois de n'en changer de trois ans

et, pendant ce temps-la, qu'il auroit tout le loisir d'executer le

dessin des verres et de s'y stiler en sorte qu'il en pourroit par

apres tirer de I'honneur et du profit. Mais, si-tost que je sceiis

qu'il ne venoit point, je disposay mes affaires en autre sorte... )>^

L'indication du fosse qui separe le chateau de la ville, con-

firmee par les historiens locaux, et la messe qu'on y dit

librement, ne laissent aucun doute sur I'identification : il s'agit

bien du chateau des nobles cathohques Sjaerdema et, foulant

du. pied le chemin de ronde des remparts, en contemplant, de la,

la campagne qui s'etend jusqu'a la mer, nous sommes assures

de suivre la trace du philosophe, qui ne quittait guere sa residence

que pour se rendre en face a I'Universite, au cours de Metius,

ou peut-etre pour aller s'egayer avec les etudiants au « Bogt

1. jyapris le Tooneelder steden van de Vereenighde Nederlanden ; Arastexdam,.

J. Blaeo, 1649. Cf. aussi Oud-Sjaerdema en Sjaerdemaslot te Franeker, pai; D- Ganne-
gieter ; Fraaeker, T. Telenga et Hel Huis oud en nieuiv, 1917.

;

2. Du nom de Nicolas Sjoek, locataire du terraint, propsidtaire de i'auberge ou
« Heerenlogement », « Bogt van Gua6 ».

3. (Euvres, t. I, p. 129.
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van Gua6j», a raubergo du golfede Giun6e, qui existe encore.

Cetle lettrc de mars 1630 sert a en preci»er une autre plus

vague, a Ferrier, du. 18 juin 1629 \ et qui est 6critfe ' de

Franeker : « Si vous avez aussi quelques tneubles qu'il vous

fallust laissor a Paris, il vaudroit mieux les apporter, au

moins les plus utiles ; -cary si vous vener, je prendray un logis

entier pour vous et pour moy, oil nous pourrons vivre a nostre

mode et A nostre aise. N'estoit queje ne vous s^aurois faire

doniier d'argent a Paris sans mander oil je suis (ce que je ne

desire pas), je vous prierois de m'apporter un petit lit de camp,
car les lits d'icy sont fort incommodes et il n'y apoint dematelas ».

Eternelle plainte du Fran^ais a I'etranger : le mauvais lit et la

mauvaise cuisine I L'absence de matelas et les mets sans savetir,

c'est ce dont s'oflusque la delicatesse du Tourangeau-Poitevin.

Yoila pourquoi il s'est assure un cuisinier, un Beige sans doute,

et qu'il demande a Ferrier de lui apporter un lit de camp.
Jusqu'a present il a ete en pension ; si Ferrier vient, il

louera uu appartement dans le chateau, s'achetera des

meubles et se mettra en menage pour trois ans : pour lui, c'est

un bien long bail.

Mais qui est ce Ferrier qu'il appelle avec tant d'insistance ?

Chapelain dira plus tard a Christian Huygens * : « J'ai veil la

lettre oiiestoient ces paroles entre les mains d'un nomme Ferrier,

qui estoit son amy et son ouvrier ». « Son amy et son ouvrier»,

expression qui, empruntee a cet aristocratique xvii® si^cle,

nous fait rever, et pourtant elle convient bien aux rapports que
leur correspondance nous fait deviner entre le savant, qui con-

Qoit, et le lunetier, qui doit executer: «S'il y a quelque chose en

tout cecy que vous n'entendiez point, ecrit Descartes a Ferrier,

le 13 novembre 1629 \ mandez-le moy et je n'epargneray point

le papier pour vous repondre. Au reste, n'esperez pas, avectoutes

ces machines, de faire des merveilles du premier coup
; je vous

en advertis, afm que vous ne vous fondiez pas sur de fausses

esperances et que vous ne vous engagiez point a travailler que
vous ne soyez resolu d'y employer beaucoup de temps ; mais, si

vous aviez un an ou deux a vous ajuster de tout ce qui est neces-

1. (Euores, p. 15.

2. Correspondance de Christian Huygens, t. I, p. 483, dtde dans CEuvres de Des-
cartes, t. I, p. 69.

3. CEuvres, t. I, p. 68.
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saire, j'oserois esperer que nous verrions par vostre moyen, s'il

y a des animaux dans la Lune ».
^

II faut lire avec quelle patience il lui donne tous les details

sur les verres et la fa^on de les tailler et comment il multiplie

dessins et croquis pour mieux se faire entendre. L'ouvrier

n'est d'ailleurs ri moins precis ni moins elegant dans I'ex-

pression : c'est plutot un de ces maitres des antiques corpora-

tions chez qui se retrouve le souvenir et le souci du « chef-

d'oeuvre », que les meilleurs des ouvriers parisiens ont encore

aujourd'hui.

Dans son invitMion a venir le rejoindre en ce lieu qu'il ne

nomme point, mais que nous savons etre Franeker, le savant

evite tout ce qui pourrait blesser 1' artisan et lui faire sentir sa

subordination ^
: « II arrive mille rencontres, en travaillant, qui

ne se peuvent prevoir sur le papier et qui se corrigent souvent

d'une parole, lors qu'on est present ; c'est pourquoy, il seroit

necessaire que nous fussions ensemble. Je n'ose pourtant vous

prier de venir icy, mais je vous diray bien que, si j'eusse pense

^ cela, lors que j'estois a Paris, j'aurois tasche de vous amener,

et si vous estiez assez brave homme pour faire le voyage et venir

passer quelque temps avec moy dans le desert, vous auriez tout

loisir de vous exercer, personne ne vous divertiroit, vous seriez

eloigne des objets qui vous peuvent donner de I'inquietude ;

bref, vous ne seriez en rien plus mal que moy et nous vivrions

comme freres, car je m' oblige de vous defrayer de tout, aussi

long-temps qu'il vous plaira de demeurer avec moy, et de vous

remettre dans Paris, lorsque vous aurez envie d'y retourner. Si

vous avez maintenant quelque bonne fortune, je serois marry de

vous debaucher, mais si vous n'estes pas mieux que lorsque je

vous ay quitte, je vous diray franchement que je vous conseille

de verir. »

Suivent quelques avis sur le voyage : « Le voyage n'est pas

de la moitie si long que pour aller en vostre pais ; nous sommes
en este et la mer est maintenant fort assuree. II faudroit apporter

les outils dont vous pourriez avoir besoin, ils ne couteroient a

apporter que jusqu'a Calais, car c'est le chemin qu'il vous

1. Je ne crois pas que la phrase soit une plaisanterie. C'est une des grandes pre-
occupations du xvii* siecle, t^moin la fable de la Fontaine, si profonde et si

philosophique, intitulde : Un animal dans la lune
2. CEuvres, t. I, p. 13 et 14.
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faudroit prendre. De Calais, vous pourriez passer par merenun
jour ou deux jusqu'a Dort * ou Rolerdam, c'cst a dire icy, car,

de 1^, on peul venir plus seurem'ent jusques icy qu'on ne fait

A Paris depuis le logis jusqu'a I'eglise. Et mesme estanta Dort,

vous pourriez voir Monsieur Beecman, qui est recteur du College

€t lui montrer ma lettre, il vous enseignera le chemin pour venir

icy * et, si vous aviez besoin d' argent ou de quoy que ce soit,

il vous en fourniroit, en sorte que vous ne devez conter pour

la difliculte du voyage que jusqu'a Calais »^ Vient alors le pas-

sage sur les meubles et le lit de camp a apporter, cit6 plus

haut.

Ferrier ne se laissa pas seduire par cet allechant tableau d'une

vie cenobitique consacree au travail en commun et a la decou-

verte de « quelque chose qui passe le commun ». Descartes sait

par ou le prendre cependant, car « I'ouvrier » a de I'amour-propre

et de r ambition : « J'avoue mon insuffisance, ecrira-t-il un jour

4 Descartes, le 26 octobre 1630 *, qui doit estre excusee, n'ayant

jamais este instruit en quoy que ce soit que par vous. Monsieur,

a qui je veux devoir toutes choses. Ce mepris [de M. Mydorge]

neantmoins ne s^auroit tellement me rebuter que j,e ne sente

assez d'inclination en moy pour gouter et comprendre les veri-

tables connoissances des sciences, qui me pourroient estre com-
muniquees par des personnes de vostre merite, tant j'ay d'ambi-

tion de me faire connoistre par quelque chose au dela du commun,
ce qui me donne quelque sorte de courage pour chercher les

moyens de surmonter beaucoup de difficultez qui se rencontrent

dans les operations des ouvrages exquis ». Son refus de venir

n'empeche pas Descartes de s'employer, en octobre, par ses

recommandaticns, a lui faire obtenir ^ une de ces chambres dans

les combles du Vieux Louvre, donnant sur la Seine, auxquelles

aspiraient artistes et artisans et qui sont aujourd'hui les cabinets

des Conservateurs du Mus6e.

En attendant Ferrier ou sa r^ponse, a quoi s'occupe le

philosophe ? Sa lettre au P. Gibieuf ', qui a succede au

1. Abr^viation de Dordrecht, dont on se sert encore aujourd'hui en hollan-
dais.

2. Cela prouve une fois de plus que Beeckman sait le fran^ais et le parle ; voir
plus haut, p. 380.

3. (Euvres, t. I, p. 15.

4. Ibid., p. 51.
5. Cf. (Euvres, t. I, p. 32. Lettre du 8 octobre 1629 de Descartes k Ferrier.
6. Prononcez Gibieu, forme que porte I'adresse. (Euvres, t. I, p. 17.
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p. Berulle, comme superieur de ro.ratoire, datee « de Hoi-

lande, ce 18 juillet 1629 », lious I'apprend r « Je rn,e reserve a
vous importuner, lorsque j'auray acheve un. petit traite que

je commance, duquel je ne, ypus aurois rien mande qu'il ne

fust fait, si je ji'avpis peur que la longueur (^u tans vous fist

oublier la promesse que vous m'avesfaite (de Ip corriger et y
adj ouster la derniere main. » ,

Le traite fait done partie dps projets exposes aux amis de

Paris et aussi sans doute a Balzac des 1628. « Je n'espere pas e,n

venir a bout ,de deus ou trois ans et pent estre appres cela, me
resoudrai-je de le brusler ou du moins il n'eschappera pas d'entre

mes mains, et celles de^ i^e? amis, sans estre bien considere, car

si je suis asses habile pour faire quelque chose de bon, je tascher^y

au moiijs d'estre asses sage pour ne pas publier mes imperfec-

tions. » ,.

Un petit traite qui sera pret dans deux ou trois ans et qu'on

brulera, cela fait penser au Traite du Monde, mais la lettre du
15 avril 1630^ au P. Mersenn^, nous apprend qu'il s'agit.d'un

ouvrage de metaphysique, qui s'appela plus isivd Meditationes

de prima philosophia : « J'estime que tons ceus a qui Dieu a

donne i'usage de cete raispjn, sout pbliges de I'employer princi-

palemant pour tascher de le connoistre eus-mesme, C'est pair la

que j'ay tasche de commencer mes estudes et je vous diray que

je n'eusse sceii trouver les fondemans de la Physique, si je ne les

eusse cherches par cete voye. Mais c'est la matiere que j'ay le

plus estudiee de toutes et en laquelle, graces a Dieu, je me suis

a'ucunemant 2 satisfait ; au moins pense-je avoir trouve commanl
on pent demonstrer les verites metaphysiques d'une fa^on qui est

plus evidente que les demonstrations de Geometrie ; je dis

cecy, selon mon jugemant, car je ne s^ay pas si je le pourray

persuader aus autres. Z-es 9 premiers mois ^ que j'ay este en ce

pais,ie n'ay travaille a autre chose et je croy que vous m'avies

desjd ouij parler auparavant que j'avois fait dessein d'en mettre

quelque chose parescrit. » Ajoutez encore ce passage * d'une lettre

du 25 novembre 1630 : « Je ne dis pas que quelque jour je

1. Ibid., p. 144.
2. Get adverbe n'a naturellement pas ici le sens n^gatif qu'il a pris aujonr-

d'hui.
3. Neuf mois, calculus depuis le 8 octobre 1628, nous menent, k dix jours pr6s,

k la date de la lettre au P. Gibieuf (18 juillet 1629) et les dix jours sont ceux que
Descartes a passes k rechercher Beeckman.

4. (Enures, t. I, p. 182.
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n'achevasse un petit Traittede Metaphysique, tequel fay commend
estant en Frizes et doiit les principaux points sont de prouver

rexislence de Dieu et celle de nos ^mes, lorsqu'elles sont separ^es

du corps, d'oii suit leur immortality. »

Ainsi done, c'6tait k m^diter sur Dieu et I'^me et k prouver

leur existence, par les seules voies de la raison, que Descartes

employait les longues heures que lui laissait la vie paisible du

chateau de Franeker, troubl6e seulement de temps i autre par

les cris des 6tudiants attables « au golfe de Guinee », et le seul

fait qu'il ait reflechi la, k la place oil s'etend aujourd'hui un pr6

vert, devant les remparts, en contemplant le ciel ou en regardant,

de sa fenetre, du cote de la mer, qu'on n'aper^oit pas, mais dont

on devine les espaces infmis, ce seul fait nous rend ce lieu sacre,

comme un des temples ou s'abrita, ne fut-ce que pendant peu de

mois, la plus haute pensee frangaise et humaine.





CHAPITRE VIII

SfejOUR A AMSTERDAM (1629-1630),

INSCRIPTION A l'uNIVERSIT6 DE LEYDE (27 JUIN 1630).

RETOUR A AMSTERDAM. — RUPTURE AVEC BEECKMAN.

Si parfait qu'il soit a certains egards, I'isolement dans les

pelites villes cree des habitudes qui ne laissent pas d'etre parfois

plus genantes que 1' agitation des grandes cites. C'est ce que

semble avoir eprouve Descartes. En se plaignant de n' avoir pu

decider Ferrier, il dit: «Si jel'avois pu tirer de Paris, je I'aurois

tenu icy expr6s pour I'y faire travailler et employer avec luy

les heures que je perdrois dans le jeu ou dans les conversations

inutiles ». ^ « Icy » dans cette lettre, qu'on date a peu pres de

septembre 1629, ce ne peut etre encore que Franeker, car, k

Amsterdam, ou le philosophe va se refugier, il ne veut plus de

« I'ouvrier ». II ne pourrait I'y avoir « sans incommodite » et

puis, il se prepare a partir pour I'Angleterre dans « cinq ou
six semaines » (ceci est ecrit le 18 mars 1630 au P. Mersenne) *.

Mais tout de suite Descartes, qui est vraiment un bon homme, a

peur de blesser Ferrier : « II n'est point de besoin, s'il vous plaist,

de luy parler de cecy ni mesme que je ne suis plus en dessein de

le recevoir, sinon que vous vissiez tout a bon qu'il s'y preparast^

auquel cas vous luy direz, s'il vous plaist, que je vous ay mande
que je m'en allois hors de ce pais et que, peut-estre, il ne m'y
trouveroit plus. Que s'il pensoit venir, encore que je n'y fusse

pas, pensant y estre mieux qu'a Paris (car ceux qui n'ont pas

voyage ont quelquesfois de telles imaginations), vous le pourrez

assurer qu'il y fait plus cher vivre qu'a Paris et qu'il trouveroit

icy moins de personnes curieuses des choses qu'il peut faire.

1. CEuvres, t. I, p. 21. Ce passage, qui fait allusion aux cfTorts qu'a fails Des-
cartes pour attirer Ferrier en Hollande, me parait decider pour la date de septem-
bre 1629, conform^ment k I'hypothese de M. Tannery.

2. CEuvres, t. I, pp. 130-131.
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qu'il n'y en a en la plus petite ville de France ». ^ Les chercheurs

hollandais vivent si isoles que I'etranger a peine a les decouvrir

•et ils ont si peu de contact entre eux qu'ils se derobent meme a

leurs propres compatriotes. Descartes ne connait encore ni

Huygens, ni Golius, ni Schooten.

II se plaint du mauvais caractere de Ferrier, mais ajoute

aussitot : « Ce n'est pas que je ne I'ayme et que je ne le tienne

pour un homnxe tout plein d'honneur et de bonte », dit-il, mais

surtout il lui en veut de son inexactitude et de son irresolution :

<( Apres tout, je plains fort M'" Ferrier et voudrois bien pouvoir,

sans trop d'incomrnodite, soulager sa mauvaise fortune, car il

la merite meilleure et je ne connois en luy de deffaut, si non qu'il

ne fait jamais son conte sur le pie des choses presentes, mais

seulement de celles qu'il espere ou qui sont passees, et qu'il a

une certaine irresolution qui I'empesche d'executer ce qu'il

€ntreprend, Je luy ay rebattu presque la mesme chose en toutes

les lettres que je luy ai ecrittes, mais vous avez plus de prudence

que moy pour sgavoir ce qu'il faut dire et conseiller. »
^

Puis le silence se fait au point qu'au bout d'un an, Ferrier

s'en emouvra et fera intervenir Gassend aupres de Descartes, par

I'intermediaire de Reneri. Le [2 decembre 1630] ^ il rassure

Ferrier sur les sentiments qu'il nourrit a son egard, tout en con-

tinuant a 1'accuser de manque de perseverance : « J'ay, pour

I'amour de vous, abaisse mapensee jusquesaux moindres inven

tions des mechaniques* et, lors que j'ay cru en avoir assez trouve

pour faire que la chose put reiissir, je vous ay convie de venir

icy pour y travailler et me suis offert d'en faire toute la depense

et que vous en auriez tout le profit, s'il s'en pouvoit retirer.

Je ne voy pas encore que vous puissiez vous plaindre de mo}'^

jusques-la »,
*

Laissons Ferrier et revenons au depart de Franeker pour

Amsterdam. On en fixe generalement la date a octobre 1629,

d'apres Baillet *. II y a cependant un passage d'une lettre du
3 de ce mois, adressee au P. Mersenne, qui inviterait a faire

1. Ferrier vint neanmoins en Hollande, mais beaucoup plus tard. Cf. (Euores,
t. I, p. 19.

2. CEuvres, t. I, p. 132.
3. Les dates entre crochets sont celle qui ont 6t6 6tablies par les sagaces induc-

tions de MM. Adam et Tannery. Cf. CEuvres, t. I, p. 183.
4. Entendez : « des ouvriers ».

5. CEuvres, t. I, p. 185.
6. Baillet, Vie de Descartes, I, p. 175.
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rcmoritep I'installation de Descartes k Amsterdam au commence-

ment d'aodt, voire meme a la fin de juillet : « n y a plus de deilx

mois qu'un de mes' amis m*en a fait voir icy une description

assez ample » *. « Icy » c'est probablement Amsterdam ; la des-

cription dont il s'agit est celle des parhelies ou faux soleils, obser-

ves ^ Rome, le 20 mars 1629, par le P. Sdieineret que Gassend a

transmise k Reneri, au cours d'un voyage en Hollande, y ajou-

tiint son explication du phenom^ne. L'epitre latine de Gassend,

commencee a Leyde, terminee a La Haye, au moment de partir,

le 14 juillet 1629, s'exprimc ainsi : « J'etais dej^ revenu d'Utrecht,

mon cher Reneri, lorsque me fut remise votre lettre me deman-

dant de faire honncur a ma promesse et au desir exprime par

le noble medecin de Wassenaer, etc. » *.

Tout est important dans ces lignes du maitre de Moliere et de

Cyrano de Bergerac et, d'abord, le fait m6me du voyage de Gas-

send, dit Gassendi, aux Pays-Bas, au coeur de I'^te 1629, en

compagnie de Luillier, un des correspondants de Theophile.

II n'est pas necessaire de supposer que celui-ci, avant de mourir,

ait conseilie a son ami cette excursion ; elle fait partie de I'educa-

tion d'un homme de science ou de lettres, au meme titre que le

voyage a Rome au xvi® siecle. En juillet 1629, les deux meilleurs

philosophes fran^ais (Pascal n'est encore qu'un enfant de 6 ans)

sont done en Hollande, I'un, pour une mission scientifique qu'il

s'^tait donnee a lui-meme ou que Peiresc, qui en a accompli une

premiere en 1606, lorsqu'il monta a Scheveningue surle chariot a

voiles', lui a conseillee; I'autre, pour un sejour prolonge dont il

n'a pas cependant decide encore la duree. Chose etrange, ils ne

se rencontr^rent point : Gassend, deja celebre par ses Exercita-

iiones, n'avait pas ^ s'enqu^rir d'un jeune homme inconnu et

celui-ci tenait a son incognito. Catholiques, ils I'etaient tons les

deux : Gassend est chanoine de Digne et cela ne I'empeche pas

1. CEuvres, t I, p. 22. « Icy » n'est pas et ne peut pas «tre Franeker. Le 12 aodt 1629,
done deux mois avant la lettre du 8 octobre, Reneri 6crit au Professeur Cunaeus, k
Leyde, et lui demande de lui rdpondre : « Henrico Reneri woenendc bij mijnheer
Hans I'Hermite op de Heercgraft, by de Schans naest tiet Witte Paerdt tot Anister-
dam ». Ms. autographe de la biblioth^que de I'Universit^ de Leyde, communique
par C. de Waard.

2. Petri Gassendi Diniensis ecclesiae praepositi et in Academia parisiensi Ma-
thcseos regii professoris Opuscula, t. HI, pp. 651-662; d'aprfes une copie commu-
niau^e par M. de Waard.

3. Cette invention, qui fut popularis^e par la gravure, me rappelle qu'une autre
invention, celle d'un bateau k propulsion spontanee fut essav^e k Rotterdam en 1653
par un Franyais, nommi Du Son (Cf . Blok. Geschiedenis, t. IH * p. 104-5) et la planche,
aux Archives de Rotterdam : < Het malle schip te Rotterdam, 1653 ».
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de rechercher et de cultiver les doctes protestants de HoUande.

Parti de Charleville au debut de fevrier 1629 \ il visite les Pays-

Bas et nous le trouvons, au debut de juillet, a Amsterdam,

oil il entre en relation avec Reneri et le docteur Wassenaer.

Comment et par qui ? Par le theologien protestant Andre
Rivet, qui nous est maintenant familier ^. Le jeune Hutois,

Henricus Reneri, que nous avons vu inscrit, le 13 octobre 1629,

a rUniversite de Leyde, comme maitre es arts medicaux, al'age

de 36 ans, et comme etudiant en Theologie, le 15 mars 1616,

a 23 ans, ne nous est pas moins connu. Son vrai nom est Regnier,

sa langue maternelle est le fran^ais, puisqu'il est de Huy ; c'est

deja un lien entre Descartes et lui. II en est un autre : tous deux

sont philosophes, medecins, theologiens et physiciens en meme
temps, et cela est suffisant pour que, s'etant rencontres, en mars

1629, a Amsterdam, ils deviennent amis, comme en temoigne I'ex-

pression de la lettre de Descartes, du 8 octobre : « II y a plus de

deux mois qu'un de mes amis m'en a fait voir icy une descrip-

tion assez ample ». Or, il n'y a que Reneri qui possede en ce

moment-la, en Hollande, au commencement d'aout 1629,

une description des parhelies. II y en a un autre auquel on peut

penser cependant, c'est a ce noble docteur de Wassenaer,

d'Amsterdam, dont parle Gassend, qui I'a vu aussi et qui n'est

autre que le fameux Rose-Croix, auteur de VHisiorisch VerhaeL

On pense si Gassend, qui vient de refuter le Rose-Croix anglais

Fludd par son Examen Philosophiae Roberti Fluddi, estheureux

de mettre la main sur un Rose-Croix hollandais authentique.

Parti d'Amsterdam pour Utrecht, le 10 juillet, Gassend va a

Leyde, passe a La Haye, et enfin a Dordrecht, ou le Journal de

Beeckman nous signale sa presence en un passage extremement

curieux et qui doit se rapporter a la seconde quinzaine de juillet.

Qui lui a donne I'adresse du recteur de Dordrecht ? Reneri, a qui

Descartes aura parle de lui ou le P. Mersenne ? Le passage est

intitule : « Ce que j'ai communique a mon hote, Pierre

Gassexdi. Gassend 3 m'a communique cette note sur les Parhelies,.

1. Cf. CEuvres, t. I, p. 127. C'est la qu'il acheve son Examen Philosophiae Roberti

Fluddi, qu'il adresse au P. Mersenne.
2. Cf. Gassendi (Petri) Episiolae, 1658, p. 31.

3. Beeckman ecrit correctement en latin Gassendus et non le g^nitif Gassendi
qui figure, comme il est naturel dans le titre des livras latins. Le voyage de Gassend
laissa un si durable souvenir que, 14 ans apres, ceux qui I'avaient connu aux Pays-
Bas y demandaient encore a Sorbiere ce que le savant avait en preparation. Cf.

Gassendi vila, de Sorbiere, dans Gassendi opera, t. I, p. 5 de I'edition de Lyon, citee
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lorsque je lui avais donn6 Thospitalite chez moi (a Dordrecht).

C'estlui qui, en 1624, a public les Exercitattones adversus Aristole-

lem ; il est docteur en theologie et chanoine de I'Eglise Cath^drale

de Digne, J'ai discut6 avec lui de questions philosophiques et je lui

ai expose ma th^orie du mouvement perpetuel, a savoir que les

corps, une fois mis en branle dans le vide, continuent a s'y mou-
voir sans arret... Ensuite je lui indiquai pourquoi la vibration

d'une corde sonore entraine celle des harmoniques. Je lui

d^montrai la raison de la douceur des accords ^ II approuva tout

cela et parut I'entendre avec autant de plaisir que d'admiration ».

Admiration sincere, car, dans une lettre a Peiresc ^ Gassend

appelle « le Sieur Beeckman», le meilleur philosophe qu'il ait

encore rencontre, mais admiration pas toujours justifiee, car

Beeckman semble s'etre pare des plumes du paon et avoir expose

les idees cartesiennes, pele-mele avec les siennes.

Comme Gassend, comme Wassenaer, comme Reneri, qui lui

€n a demande I'explication, Descartes est preoccupe du pheno-

m^ne observe a Rome. C'est ce qu'il explique, le 8 octobre 1629,

au P. Mersenne, qui I'a, lui aussi, interrogea ce sujet, mais il n'a

point « I'esprit asses fort, dit-il avec la modestie du grand savant,

pour I'employer en mesme temps a plusieurs choses diflerentes,

€t comme je ne trouve jamais rien que par une longue traisnee

de diverses considerations, il faut que je me donne tout a une

matiere, lorsque j'en veux examiner quelque partie. » Plus fami-

lierement exprimees, ce sont deja « ces longues chaines de rai-

sons, toutes simples et faciles, dont les Geometres ont coustume

de se servir pour parvenir a leurs plus difficiles demonstrations »

ou encore les troisieme et quatri^me preceptes de la Methode : « Le
troisiesme de conduire par ordre mes pensees en commen^ant par

les objets les plus simples et les plus aysez a connoistre, pour

monter peu a peu, comme par degrez, jusques k la connois-

sance des plus composez et supposant mesme de I'ordre entre

ceux qui ne se precedent point naturellcment les uns les autres. »

^

h la page 60 de U. V. Chatelain, Quas ob causas docti inter nostras viri e Gallia,
regnanle Ludovico XVI... egressi essent. Thfese de Paris 1904. Paris, Pedone,
in-80.

1. On trouvera le texte latin complet au t. X, p. 37, note b.

2. Correspondance de Peiresc, IV, p. 201. Cf. QSuures de Descartes, I, p. 169.
3. II se pourrait que cette rfegle ciit sa source dans un passage de VArs brevis

de Lulle, citd par Beeckman (Cf. CEuoresdc Descartes, t. X, p. 63-64), mais k travers
les commentaires d'Agrippa : « Res omnes ita dividit ut nihil rei sit quod ad aliquam
divisionis partem non possit reduci ».

2d
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« Et le dernier, de faire partout des denombremens si entiers

et des reveiies si generales que je fusse assure de ne rien omettre. »

^

II lui a done fallu interrompre ce qu'il avail sur le metier,

c'est-a-dire les Meditationes, pour examiner par ordre « tons les

Meteores » « Mais je pense maintenant en pouvoir rendre

quelque raison et suis resolu d'en faire un petit Traitte, qui

contiendra la raison des couleurs de I'Arc en Ciel... et generale-

ment tons les Phainomenes sublun aires... Au reste, je vous prie

de n'en parler a personne du monde, car j'ay resolu de I'exposer

en public, comme un echantillon de ma Philosopliie et d'estrc

cach6 derriere le tableau pour ecouter ce qu'on er. dira. »

Dans une oeuvre, il faut toujours distinguer la date de publi-

cation, la date de Tachevement, la date de la conception, mais

il est rare que Ton puisse les etablir toutes avec une rigueur

suffisante : ici, c'est le Traite des Meteores, dont on surprend

le germe et ce Traite est envisage comme un echantillon de sa

philosophic, c'est pourquoi il sera precede, en 1637, du Discours

de la Methode.

L'execution est bientot retardee par I'elargissement du plan r

« Je ne laisse pas, ecrit-il, le 13 novembrc 1629 ^ a son fidele

confident Mersenne, de vous en avoir tres grande obligation

et encores plus de I'ofTre que vous me faites de faire imprimer

ce petit traite que j'ay dessein d'escrire, mais je vous diray qu'il

ne sera pas prest de plus d'un an. Car, depuis le tans que je vous

avois escrit, il y a un mois, je n'ay rien fait du tout qu'en tracer

I'argumant, et, au lieu d'expliquer un Phaenomene seulemant,

je me suis resolu d'expliquer tons les Phaenomenes de la nature,

c'est-a-dire toute la Ph^^sique. Et le dessein que j'ay me contente

plus qu'aucun autre que j'aye jamais eu, car je pense avoir trouve

un moyen pour exposer toutes mes pensees en sorte qu'elles

satisferont a quelques uns et que les autres n'auront pas occasion

d'y contredire. »

Le 18 decembre suivant ^ il reparle de son livre, sur lequel il

est resolu a ne pas mettre son nom : il le soumettra a la censure

de Mersenne et d' autres « des plus habiles, principalement a

cause de la Theologie, laquelle on a tellemant assujettie a Aris-

1. Discours de la Methode, au t. VI, pp. 18 et 19.

2. aSuvres, t. I, p. 70. La citation pr4c6dente est b. la p. 23.

3. Ibid., p. 85.
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tote, qu'il est presque impossible d'expliquer une autre Philo-

sophie, sans qu'elle semble d'abbord contre la foy. »

Dans la lettre dat6e « d'Amsterdam, 18 decembre 1629 » \
Descartes se plaint de sa propre paresse. Les grands inventeurs

sont des paresseux ou du moins leur inaction apparente corres-

pond a un travail int^rieur inconscicnt ou subconscient qui delate

soudain en traits de lumi^re : « J'ay envie de me mettre un mois

ou deus k travailler tout de bon ; je n'ay pas encore tant escrit

de mon traite qu'il y a d'escriture en la moitie de cette lettre, et

j'en ay grand honte ».

Malgre ces belles promesses faites k soi-meme, on n'est pas en-

core fort avance, le 15 avril 1630 ^
: « Cela ne m'empeschera pas

d'achever le petit traite que j'ay commence, mais je ne desire

pas qu'on le s^ache, affin d'avoir tousjours la liberie de le desa-

vouer et j'y travaille fort lentemant, pource que je prens beaucoup

plus de plaisir a m'instruire moy-mesme que non pas a mettre

par escrit le peu que je s^ay. J'estudie maintenant en chymie et

en anatomic tout ensemble, et apprens tous les jours quelque

chose que je ne trouve pas dedans les livres... Au reste, je passe

si doucemant le tans, en m'instruisant moy-mesme, que je ne me
mets jamais a escrire en mon traite que par contrainte et pour

m'acquiter de la resolution que j'ay prise qui est, si je ne meurs,

de le mettre en estat de vous I'envoyer au commencement de

I'annee 1633. Je vous determine le tans pour m'y obliger davan-

tage, et alTm que vous m'en puissies faire reprochesi j'y manque.
Au reste, vous vous estonneres que je prene un si long terme

pour escrire un discours qui sera si court que je m'imagine qu'on

le pourra lire en une appres-disnee, mais c'est que j'ay plus de

soing et croy qu'il est plus important que j'apprene ce qui m'est

necessaire pour la conduite de ma vie, que non pas que je

m'amuse a publier le peu que j'ay appris.

« Que si vous trouves estrange de ce que j'avois commenc6
quelques autres traites, estant a Paris ', lesquels je n'ay pas

continues, je vous en diray la raison : c'est que, pendant que

j'y travaillois, j'acquerois un peu plus de connoissance que je

n'en avois eu en commengant, selon laquelle me voulant accom-

1. (Euvres, t. I, p. 104.
2. Ibid., pp. 136-138.
3. Allusion sans doute k I'Alggbre et aux Regulae ad direclionem ingenii, voir

plus haut, p. 418, n. 1.
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moder, j'estois contraint de faire un nouveau projet un peu plus

grand que le premier, ainsi que sy quelqu'un ayant commence
un bastimant pour sa demeure, acqueroit cependant des richesses

qu'il n'auroit pas esperees et changeoit de condition, en sorte

que son bastimant commence fust trop petit pour luy, on ne le

blasmeroit pas, si on luy en voyoit recommancer un autre plus

convenable a sa fortune. Mais ce qui m'assure que je ne changeray

plus de dessein, c'est que celuy que j'ay maintenant est tel que,

quoy que j'apprene de nouveau, il m'y pourra servir et, encore

que je n'apprene rien de plus, je ne laisseray pas d'en venir a

bout. »

Le « petit Traite » dont il est question ici n'est rien moins, cette

fois, que le Traite du Monde, la preuve en est dans cette phrasic

de la lettre du 23 novembre 1630 : « La promesse que je vous ay

faite d' avoir acheve mon Monde dans trois ans ».
^

La correspondance avec Mersenne, si variee et si interessante,

dans laquelle les questions de physique succedent a celles de

metaphysique et ou Ton trouve jusqu'a la discussion d'un projet

de langue universelle ^, s'interrompt a la fm de mai 1630. C'est

que le bon religieux, dont la curios'te est aussi generale que

depourvue de preventions, a voulu, non seulement rendre visite

a son ami, mais interroger lui-meme les erudits heretiques de

HoUande. En juin, il est a Bruxelles ^ (la guerre ne suspendait

pas alors les voyages). A la fm du mois, il a du retrouver Des-

cartes a Leyde ou, interrompant, pour peu de temps, son sej our

a Amsterdam, il s'est fait, nous I'avons vu, immatriculer a

rUniversite, le 27 juin (cf. pi. XXXVI b.) :

RfiNATus Descartes Picto, studiosus matheseos, annos natus

XXXIII. Bij Cornells Heymenss. van Dam.

II est impossible de ne pas prendre au serieux cette imma-
triculation de Descartes, car, etant a Amsterdam, rien ne le

for^ait de venir s'installer a Leyde, et il y est bien installe,

puisque VAlbum Studiosorum. indique meme son domicile. Apres

avoir essaye de la science d'Adrien Metius a Franeker, il aura

voulu gouter aussi celle de Golius, le mathematicien orientaliste,

qui lui posera, a la fm de I'anneesuivante, le probleme de Pappus,

1. GEuvres, t. I, p. 179.
2. Ibid., pp. 76, 112, 126.
3. Cf. (Euvres, t. I, pp. 147 et 151.
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et k qui il soumettra, en Janvier 1632, le manuscrit de la premiere

partie de sa Diopirique^. II retrouve, sur les bancs de l' University

de Leyde, rexcellent astronome Martin Hortensius (1605-1639),

inscrit pour les mathematiques depuis le 7 mai, qui fait des

observations solaires avec Beeckman, et qui reste aussi en

relations avec Descartes, meme en Janvier 1632 ^.

Peut-etre celui-ci a-t-il voulu surtout rejoindre Reneri, qui

y est depuis le debut de Janvier 1630, et cela a oblige ce dernier

a laisser « k un ami fiddle et savant », qui pourrait bien ^tre

Descartes, le soin de surveiller I'impression de I'explication de la

parhelie. L'auteur, Gassendi ^ ecrit a Reneri, par I'interme-

diaire de Rivet et, le 8 fevrier suivant, lui donne les conseils

qu'il a demandes sur I'education des enfants dont il est devenu

precepteur *. Reneri est encore a Leyde en septembre 1630,

puisque c'est la que Gassend lui ecrit de Paris le 8 ^.

Descartes retourne a Amsterdam, d'oii il se remet a 6crire

au P. Mersenne, le 4 novembre. C'est pour parler de la mesa-

venture survenue au Religieux a Anvers et qui doit se placer

en septembre ou octobre precedent : « Pour vostre fortune

d'Anvers, je ne la trouve pas tant a plaindre et je croy qu'il

est mieux que la chose se soit passee ainsi que si on eiist sceii,

long-temps apres, que vous estiez venu en ces quartiers, comme
il estoit malaise qu'on ne le sceiist » .

*

Le clerge seculier et regulier n'^tait pas, semble-t-il, aussi

tolerant en Belgique qu'en France, et, k ce que raconte Baillet ^
« Lorsque le P. Mersenne fut arrive a Anvers, il y trouva des gens

qui avoient appris une partie de ce qu'il avoit fait en Hollande

et qui pens^rent lui susciter des aflaires a ce sujet. II paroit

que ses confreres surtout et quelques autres catholiques scrupu-

leux, voulurent lui faire un crime du danger oil il avoit expos6

la saintete de sa robe et des demonstrations d'amitie qu'il avoit

donnees et revues de plusieurs heretiques converts du manteau
de s^avans ». Allusion a Rivet, dont le neveu, Pineau, dans

1. CEuvres, t. I, p. 234.

2. Cf. Ibid., et surtout la notice de de Waard sur Hortensius, dans Nieuw Ned.
Biogr. Wdb., t. I, col. 1160.

3. Cf. la lettre qu'il lui adrcsse, en Janvier 1630, de Leyde. Voir Petri Gassendi
Epistolae, t. VI, p. 395 de I'^d. de Lyon, 1658, d'aprte la copie de de Waard.

4. Gassendi Epistolae, pp. 29 A 31.

5. Ibid., pp. 37-38.

6. (Euvres, t. I, p. 171.
7. Cf. Ibid., p. 176.



454 DESCARTES EN HOLLANDS

une correspondance encore inedite, va jusqu'a nommer le P. Mer-

seime « le moine huguenot » !

Le voyage du Minime fut roccasion d'un autre incident

plus grave : la rupture de Descartes avec Beeckman. Celui-ci,

dans maintes lettres a Mersenne, ecrites en 1629 et 1630, avait

employe des expressions qui avaient blesse profondement le

philosophe : « C'est lui a qui j' avals communique, il y a dix ans,

ce que j'avais ecrit sur les causes de la douceur des accords

»

\
ecrit le recteur de Dordrecht, en aout 1629. Descartes repond

k Mersenne, des le 8 octobre ^
: « Vous m'avez extremement

oblige de m'advertir de I'ingratitude de mon amy ; c'est, je

crois, I'honneur que vous luy avez fait de luy escrire qui I'a

eblouy et il a crii que vous auriez encore meilleure opinion de

luy, s'il vous ecrivoit qu'il a este mon maistre, il y a dix ans.

Mais il se trompe fort, car quelle gloire y a-t-il d' avoir instruit

un homme qui ne s^ait que tres peu de chose et qui le confesse

librement comme je fais ? »

II revient sur ce sujet dans une autre lettre, datee d'Amster-

dam, Janvier 1630 *
: « Je vous jure que, du temps que ce per-

sonnage se vante d' avoir ecrit de si belles choses sur la Musique,
il n'en sgavoit que ce qu'il avoit appris dans Faber Stapulensis *...

je blame son peu de reconnoissance, laquelle j'ay decouvert en

beaucoup d'autres choses qu'en ce que vous m'avez mande,
aussi n'ay-je plus de commerce avec luy.

»

Ce n'est qu'une interruption des relations, ce n'est pas encore

la rupture ; celle-ci surviendra apres que Beeckman aura montre
k Mersenne son Journal tout farci de propositions cartesiennes

dont il se serait pretendu I'inventeur. La mesure est comble, et

Descartes, en septembre ou octobre 1630, lance sur I'impertinent

ses foudres latines : « Je vous ai redemande I'an dernier ma
« Musique », non parce que j'en avals besoin, mais parce qu'on

m' avait dit ^ que vous en parliez comme si je 1' avals apprise de

vous. Je n'ai pas voulu cependant vous I'ecrire tout de suite pour

ne pas paraitre douter de la fidelite d'un ami, sur le propos d'un

tiers. Maintenant qu'il m'est confirme que vous preferez une
sotte vantardise a I'amitie et a la verite, je vous avertis, en peu

1. (Euvres, t. I, p. 30.
2. Ibid., p. 24.
3. Ibid., pp. 110 et 111,
4. Lef^vre d'Etaples.
5. Sans doute Gassend, par rinterm^diaire de Mersenne, voir plus haut, p. 448.
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-de mots que, si vous dites avoir appris quelque chose a quelqu'un,

quaiid ce serait vrai, cela est odieux ; que, si c'est faux, c'est

plus odieux encore ; mais que c'est le plus odieux, lorsque vous

I'avez apprise de lui-meme.

Sans aucun doute, vous avez et6 induit en erreur par la poli-

tesse de notre langue fran^aise \ quand, soit en conversation,

8oit par lettre, je vous ai souvent afiirme que j'avais appris

beaucoup de choses de vous, que j'attendaisbeaucoupd'aide de

vos observations... En ce qui me concerne, je me moque de tout

cela, mais au nom de notre vieille amitie, je vous avertis que vous

nuisez beaucoup k votre propre reputation en vous vantant ainsi

devant ceux qui me connaissent. Et je vous avise de ne pas leur

montrer mes lettres comme preuves ^ car ils savent que j'ai

coutume de m'instruire meme aupres des fourmis et des ver-

misseaux. »

Assurement I'urbanite fran^aise est ici oubliee : elle Test

davantage encore dans la lettre du 17 octobre, qui est presque

un m^moire en latin ^. Les reproches a Beeckman ne sont pas

fondes sur une denonciation du P. Mersenne, mais sur la lettre

que le recteur lui-meme vient d'ecrire a Descartes, apres un
silence reciproque, et dans laquelle il I'invite a revenir vers

lui, s'il desire le consulter pour ses etudes, ajoutant qu'il y
trouverait plus de profit que chez n'importe qui.

« Que votre stupidite et votre ignorance de vous-meme fussent

assez grandes pour croire que vraiment j'aie pu apprendre

davantage de vous que ce que j'ai coutume de tirer des autres

choses qui sont dans la nature, je ne pouvais le soupQonner.

Ne vous souvenez-vous done pas, lorsque je m'occupais de ces

etudes, dont vous avouiez n'etre pas capable..., combien vous

m'avez importune et combien vous avez souhaite d'en entendre

plus long...? Maintenant je reconnais a toute evidence, par voire

derni^re lettre, que vous avez peche, non par malice, mais par
insanite... »

1. Clerselier traduit (CEuvres de Descartes, Edition Cousin, t. VI, p. 142) «la clvilit*
du style franfais*. Le texte porte : « Te procul dubio Gallicistyli fefellit urbanitas. »

Cette preuve s'ajoute k celies que nous avons donn^es (p. 380 et p. 441), que les

deux amis s'entretenaient en fran^als. A Br^da, ils se sont cependant abord^s en
latin. Cf. la fin de la lettre du 17 octobre 1630, t. I, p. 167 : « Cum in urbe militari
In qua versabar, te unum invenirem qui latine loqueretur.

»

2. Ceci est un limoignage d'aulhenticit^, s'il en *tait besoln, des lettres de Jeu-
nesse de Descartes, ins6r6es dans le Journal de Beeckman.

3. CEuvres, t. I, p. 157. La prdc^dente ^pUre est k la p. 155.
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La suite, ou il cherche des remedes a cette folic, est d'un pedan-

tisme fort desagreable : «Vous comprendrez facilement que je n'aie

pu apprendre plus de cette Mathematico-physique que vous

revez avoir faite, que de la Batrachomyomachie... Vous ecrivez

que I'Algebre que je vous ai donnee n'est plus mienne ; vous avez

ecrit la meme chose ailleurs au sujet de ma « Musique ». II 1' ac-

cuse d'en avoir demande les autographes, dont lui-meme n'a

pas de copie, pour les lui faire oublier et les posseder seul et d'en

etre le receleur. II invite son correspondant a croire qu'il lui

ecrit, non sous I'empire de la colere ou par mauvais gre, mais par

amitie veritable ; ce qui ne I'empeche pas de reparler de la maladie

de Beeckman, de faire une allusion blessante a la Zelande, ile

barbare, patrie des moutons et des sabotiers, comme disait

Paul de Middelbourg, predecesseur de Galilee.

Heureusement le latin ne tire pas a consequence et c'est dans

tons les sens qu'il brave I'honnetete. Descartes, qui, au fond,

etait bon ami, semble avoir ete pris de remords et, a son retour

d'un voyage en Danemark, dans Fete 1631, ayant appris que

le recteur etait malade, il I'alla voir a Dordrecht ^. En octobre

1631, ils dinent ensemble ; Beeckman ecrit en effet a Mersenne,

le 7 : « Le S"" des Cartes avec qui j'ai dine, il y a quelques jours

a Amsterdam, releve d'une assez grave maladie )>. En tout cas,

les relations s'espacent et le philosophe se garde d'ecrire aussi

souvent ^, mais ils se rendent visite, car, le 14 aoiit 1634, par

exemple, Descartes mande d'Amsterdam au P. Mersenne ^
: « Le

Sieur Beecman vint icy samedy au soir et me presta le livre de

Galilee ; mais il I'a remporte a Dort ce matin, en sorte que je ne

I'ay eu entre les mains que trente heures. »

Lorsque Beeckman mourut, le 20 mai 1637, Descartes ecrivit

au pasteur Colvius, qui lui avait appris la nouvelle, un billet *

qui ne semble pas marquer une douleur excessive :

« Monsieur,

« En passant par cette ville au retour d'un voyasge ou j'ay

este plus de six semaines, j'y ai trouve la lettre que vous avez

1. Cf. un fragment de lettre k Villebressieu, public par Baillet. CEuvres de Des-
cartes, t. I, p. 215.

2. Voir Dependant CEuvres, t. I, p. 307 et s.

3. Ibid., p. 303.
4. Ddcouvert k Munich par le professeur D. J. Korteweg, public par I'abb^

G. Monchamp (Isaac Beeckman et Descartes, brochure, Bruxelles, 1895) et reproduit
dans CEuvres de Descartes, t. I, pp. 379-380.



MORT DE BEECXMAN 457

pris la peine de m'escrire, par laquelle j'apprens les tristes nou-
velles de la mort du S*^ Beeckman, lequel je regrette, et je m*as-

seurc que, comme ayant est6 Tun de scs meilleurs amis, vous en
aurez eu de raflliction. Mais, Monsieur, vous s^avez beaucoup
mieux que moy que le terns que nous vivons en ce monde est si

peu de chose ^ comparaison de I'eternite, que nous ne nous

devons pas fort soucier si nous sommes pris quelques annees plu-

tost ou plus tard. Et M"" Beeckman ayant este extremement
philosophe, comme il a este, je ne doute point qu'il ne se fust

resolu des long temps a ce qui luy est arrive. Je souhaite que Dieu
I'ait illuming, en sorte qu'il soit mort en sa grace, et je suis.

Monsieur, vostre tres humble et affectionne serviteur. Des
Cartes. »

Ce fut le seul « regret » du philosophe a son « auteur » et
« pro-

moteur » de I'hiver 1618-1619.





CHAPITRE IX

SUITE DU S^JOUR A AMSTERDAM (hIVER 1630-1631)

Apr^s I'execution magistrale et un peu p^dante de Beeckman,

Descartes se remet k son Traiie du Monde et, des le 25 novem-

bre 1630, il rend compte, ason confident habituel, del'^tatd'avan-

cement de Tceuvre. II est ennuye de ce que le P. Mersenne ait

montr6 d. Mydorge la lettre prec6dente, parce que ses epitres

« sont ordinairement ecriltes avec trop peu de soin pour meriter

d*estre veiies par d'autres que ceux a qui elles sont adressees »
^

et parce qu'il ne veut pas qu'on sache qu'il a I'intention d*im-

primer la Dioptrique.

II a vraiment cette phobie de la publication, frequente chez

les hommes de valeur, en France surtout ; de la fa^on qu'il y
travaille, « elle ne scjauroit estre prete de long-temps. J'y veux

inserer un discours ou je tacheray d'expliquer la nature des

couleurs et de la lumiere, lequel m'a arrests depuis six mois et

n'est pas encore k moitie fait, mais aussi sera-t-il plus long que

je ne pensois et contiendra quasi une Physique toute entiere,

en sorte que je pretens qu'elle nae servira pour me degager de la

promesse que je vous ay faite d'avoir achev6 mon Monde, dans

trois ans, car e'en sera quasi un abrege. Et je ne pense pas,

apres cecy, me resoudre jamais plus de faire rien imprimer,

au moins moy vivant, car la fable de mon Monde me plaist trop

pour manquer k la parachever, si Dieu me lalsse vivre assez

long-temps pour cela, mais je ne veux point r^pondre de Tave-

nir... »

*

La lettre suivante au meme correspondant, dat6e du 2 d6cem-

bre, trahit toujours la preoccupation presque maladive de

ddrober sa personne et ses oeuvres a la curiosite publique : « Si

1. (Euvrts, t. I, p. 178.
2. Ibid., p. 179.
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on vous demande ou je suis, je vous prie de dire que vous n'en

estes pas certain, pource que j'estois en resolution de passer en

Angleterre \ mais que vous avez receii mes lettres d'icy et que,

si on me veut ecrire, vous me ferez tenir leurs Lettres. Si on

vous demande ce que je fais, vous direz, s'il vous plaist, que je

prens plaisir a estudier pour m'instruire moy mesme, mais que,

de I'humeur que je suis, vous ne pensez pas que je mette jamais

rien au jour et que je vous en ay tout a fait oste la creance ».
^

Le 23 decembre, Descartes reparle de son ouvrage. Rien

de plus interessant que de penetrer ainsi dans F atelier du

maitre et d'y assister a la succession des esquisses et des

ebauches preliminaires au chef-d'oeuvre : « Je vous diray que

je suis maintenant apres * a demesler le chaos, pour en faire

sortir de la lumiere, qui est I'une des plus hautes et des plus

difficiles matieres que je puisse jamais entreprendre, car toute

la Physique y est presque comprise. J'ay mille choses diverses

a considerer toutes ensemble pour trouver un biais par le moyen
duquel je puisse dire la verite, sans estonner I'imagination de

personne ny choquerles opinions qui sont communement receiies.

C'est pourquoy je desire prendre un mois ou deux a ne penser a

rien autre chose. »

Le philosophe cherche plus a convaincre qu'a emerveiller,

a la difference de beaucoup d'alchimistes, d'astrologues et meme
de philologues de son temps. Une fois de plus, ses theories

fussent-elles meme en partie caduques aujourd'hui, il est le

savant moderne, pour qui I'effet produit n'est rien, la verite,

tout.

Cette interessante correspondance avec Mersenne subit une

interruption apparente de plus de neuf mois, due peut-etre a

la noyade des papiers de Descartes dans la Seine, lorsque

Chanut, apres la mort de celui-ci, les envoya de Suede en

France a Clerselier. La lacune est en partie comblee par un remar-

quable echange de lettres avec Balzac au printemps 1631.

Quand Descartes 6crit « al unico eloquente », il taille sa plume
avec plus de soin, la trempe dans de I'encre doree ; il polit son

1. Toujours ce voyage qui n'eut jamais lieu. Le 11 juin 1640, Descartes dira
encore : « Bien qu'il y ait plus de dix ans que j'ay eu envie d'aller en Angleterre »

Note de MM. Adam et Tannery ; (Euvres, t. I, p. 192.
2. (Euvres, t. I, p. 191.
3. Inutile de souligner la familiarity de I'expression qui n'est pas du frangais trfes

litt^raire, mais s'entend encore bien souvent dans la conversation.
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style qui, s'il gagnc en grAce mignarde, perd de ce nature! qu'on

goAte dans la correspondance avec le moine. II use m6me d'une

urbanit6 qui va jusqu'^ la flatterie et, quoiqu'on y sente une

admiration sincere, elle n'est pas exempte d'exagdration ^

:

« Cette nouvelle [que Balzac est k Paris] m'a fait connoistre

que je pourrois estre maintenant quelqu'autre part plus heureux

que je ne suis icy, et, si I'occupation qui m'y retient n'estoit,

selon mon petit jugement, la plus importante en laquelle je

puisse jamais estre employe ^ la seule esperance d'avoir I'hon-

neur de vostre conversation et de voir naistre naturellement

devant moy ces fortes pensees que nous admirons dans vos

ouvrages, seroit sufiisante pour m'en faire sortir. Ne me demandez
point, s'il vous plaist, quelle peut estre cette occupation que

j'estime si importante, car j'aurois honte de vous la dire : je suis

devenu si philosophe que je meprise la plus-part des choses qui

sont ordinairement estimees et en estime quelques autres dont

on n'a point accoustume de faire cas. Toutesfois, pour ce que vos

sentimens sont fort eloignez de ceux du peuple et que vous

m'avez souvent temoigne que vous jugiez plus favorablement de

moy que je ne meritois, je ne laisseray pas de vous en entretenir

plus ouvertement quelque jour, si vous ne I'avez point desa-

greable. »

II a leve un coin du rideau derriere lequel il se cache pour

rfepenser le Monde. Aussi se reprend-il aussitdt, afm de donner le

change a son illustre correspondant : « Pour cette heure, je me
contenteray de vous dire que je ne suis plus en humeur de rien

mettre par ecrit, ainsi que vous m'y avez autresfois vu dispose.

Ce n'est pas que je ne fasse grand etat de la reputation, lors qu'on

est certain de I'acquerir bonne et grande, comme vous avez fait,

mais pour une mediocre et incertaine telle que je la pourois

esperer, je I'estime beaucoup moins que le repos et la tranquillite

d'esprit que je possede. »

Puis, quelques details prdcieux sur sa vie quotidienne. Le

1. (Eiwres, t. I p. 198.
2. Descartes gardait les brouillons de ses lettres, sans quoi il nous en manquerait

beaucoup plus. CeUc-cl, dans cette phrase et dans une des suivantes, parait avoir
servi pour le d^but du Discours de la Melhode (t. VI p. 3) : • que, regardant d'un
ceil de Philosophe les diverses actions et entreprises de tous les hommcs, il n'y en
ait quasi aucune, qui ne me semble vaine et inutile, je ne laisse pas de recevoir une
extreme satisfaction du progr6s que je pense avoir desj^ fait en la recherche de
la verity et de concevoir de telles cspcrances pour I'avenir que si, entre les occu-
pations des hommes purement hommcs, il y en a quelqu'une qui soil solidement
bonne et importante, j'ose croyre que c'est celle que j'ay choisie.

»
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passage est exquis et presque d'un poete : « Je dors icy dix

heures toutes les nuits et, sans que jamais aucun soin me
reveille, apres que le sommeil a longtemps promene mon
esprit dans des buys, des jardins et des palais enchantez, oil

j'eprouve tous les plaisirs qui sont imaginez dans les Fables,

je mesle insensiblement naes reveries du jour avec celles de la

nuit et, quand je m'aper^oy d'estre eveille, c'est seulement afm
que mon contentement soit plus parfait et que mes sens y parti-

cipent, car je ne suis pas si severe que de leur refuser aucune

chose qu'un philosophe leur puisse permettre, sans offenser

sa conscience. »

Ce gracieux badinage complete le portrait que nous pouvons
nous tracer de Descartes. Le savant fran^ais n'est pas exclusive-

ment un algebriste ni un alchimiste, ni un metaphysicien, ni

surtout un pedant de college, ii est un « honnete homme » au
sens du Chevalier de Mere, pour qui « I'honnetete » est I'art

« d'exceller en tout ce qui regarde les agrements et les bien-

seances de la vie » ^

Descartes termine par un trait qui n'est plus, cette fois, d'hon-

netete, mais de galanterie : « Enfm il ne manque rien icy que la

douceur de vostre conversation, mais elle m'est si necessaire

pour estre heureux que pen s'en faut que je ne rompe tout mes
desseins, afm de vous aller dire de bouche que je suis de tout

mon cceur. Monsieur, etc. »
^

On devine le ton de la reponse que Balzac parait avoir envoyee

poste pour poste ^, le 25 avril 1631 *. A la finale de la lettre

de Descartes, Balzac ne peut faire moins que de repondre p^r

un empressement egal et une volonte de conjonction identique :

« Je ne vis plus que de I'esperance que j'ay de vous aller voir

a Amsterdam et d'embrasser cette chere teste, qui est si pleine

de raison et d'intelUgence... La conqueste de la verite, a laquelle

vous travaillez avec tant de force et de courage, me semble bien

quelque chose de plus noble que tout ce qui se fait avec tant de

bruit et de tumulte en AUemagne et en Italic. Je ne suis pas si

vain que je pretende devoir estre compagnon de vos travaux,

1. (Euvres de Mer^, t. I, p. 264, cit6 par M. L. Brunschvicg dans sa remarquable
Edition des Pensees et Opuscules de Pascal, e^ 6d. ; Paris, Hachette, 1912, un voL
in-16, p. 116.

2. CEuvres, t. I, p. 199.
.3. Dans ce cas, conjecturent les ^diteurs, lalettre de Descartes est du 15 avril 1631.

Cf. CEuvres, t. I, p. 196.
4. (Euvres, t. I, p. 199-201.
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mais j'en seray pour le molns le spectateur et m'enrichiray

assez du reste de la proye et des superfluitez de vostre abon-

dance. »

« Ne pensez pas que je face cette proposition au hazard, je

parle fort serieusement et, pour peu que vous demeuriez au lieu

od vous estes, je suis Hollandois aussi bien que vous, et Messieurs

les Estats n'auront point un meilleur citoyen que moy, ni qui

ait plus de passion pour la liberte. Quoy que j'aime extremement

le ciel d'ltalie et la terre qui porte les orangers, vostre vertu

seroit capable de m'attirer sur les bords de la mer Glaciale et

jusqu'au fond du septentrion. II y a trois ans que mon imagina-

tion vous cherche et que je raeurs d'envie de me reuiiir a vous,

afm de ne m'en separer jamais et de vous tesmoigner... etc. »

Pour marquer « son ressentiment », comme on disait alors,

d'une telle affection, Descartes repond, semble-t-il, aussitot, au

d^but de mai, pour inviter Balzac a le rejoindre a Amsterdam,

dont il va lui faire un magnifique eloge ; il en faut peser les termes

pour retenir ce qui nous initie a la vie de Descartes dans la

grande cite du Nord ^ :

« Mesme vous devez pardonner a mon zele, si je vous convie de

choisir Amsterdam pour votre retraite et de le preferer, je ne vous

diray pas seulement a tons les Convens des Capucins et des Char-

treux, oil force honnestes gens se retirent, mais aussi a toutes les

plus belles demeures de France et d'ltalie, mesme a ce celebre

Hermitage dans lequel vous estiez I'annee passee. Quelque

accomplie que puisse estre une maison des chams, il y manque
tousjours une infinite de commoditez, qui ne se trouvent que

dans les villes, et la solitude mesme qu'on y espere, ne s'y ren-

contre jamais toute parfaite. »

C'est un souvenir, frais encore, des inconvenients de Fra-

neker, lits sans matelas et botes a I'importune bienveillance. Des-

cartes n'a rien d'un philosophe cynique ni d'un c6nobite, il ne

croit pas qu'un certain luxe soit nuisible a I'exercice de la pensee

sp6culative et une maison confortable lui parait plus propre a la

meditation que la grande amphore de Diog^ne ^. Descartes

oppose sa solitude, parmi la foule bruyante et les fosses hoUan-

1. (Euvres, t. I, pp. 202-203.
2. Je n'^cris pas le tonneau, parce qu'il n'y ea avait pas de son temps. C'est Pline

I'ancien qui Ic premier en signaie I'invention.
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dais, a la « vallee solitaire et au canal qui fait rever les plus grans

parleurs », qu'a vantee Balzac ^
:

« En cette grande ville ou je suis, n'y ayant aucun homme,
excepte moy, qui n'exerce la marchandise, chacun y est tene-

ment attentif a son profit, que j'y pourrois demeurer toute ma
vie sans estre jamais vu de personne. »

« Le sou2y "d'amasser fit tout seul vostre etude »

dira , d'Henault dans son sonnet « sur les Hollandois » 2. Les

marchands se hatent sous les arcades de la Bourse, sur le Dam,
ou le long du Rokin ; au milieu d'une foule bariolee ou les

Armeniens, les Arabes, les negres et les princes malais arretent

a peine les regards, comment le gentilhomme fran^ais, a la

grande cape noire, k col et rabat blancs, ne passerait-il pas

inapergu ?

« Je me vais promener tous les jours parmy la confusion

d'un grand peuple avec autant de liberte et de repos que vous

SQauriez faire dans vos allees et je n'y considere pas autrement

les hommes que j'y voy que je ferois les arbres qui se rencontrent

en vos forests ou les animaux qui y paissent. »

Ce n'est pas tres poll pour ses botes, mais comment lui, qui

n'a pas I'oeil lumineux d'un Rembrandt, pourrait-il s'interesser

aux gros « staalmeesters », aux maitres de I'etalon du drap,

boufiis de graisse et de contentement d'eux-memes sous leur

houppelande noire. Leurs profits ne sont pas les siens et il

a pour leurs gains le meme mepris qu'ils ont pour son titre,

qui rapporte moins que ceux de la Compagnie des Indes.

« Que si je fais quelquefois reflexion sur leurs actions, j'en

rego}'^ le mesme plaisir que vous feriez de voir les paisans qui

cultivent vos campagnes, car je voy que tout leur travail sert a

embellir le lieu de ma demeure et a faire que je n'y aye manque
d'aucune chose. Que s'il y a du plaisir a voir croitre les fruits en

vos vergers et a y estre dans I'abondance jusques aux yeux,

pensez-vous qu'il n'y en ait pas bien autant a voir venir icy des

vaisseaux qui nous aportent abondamment tout ce que pro-

duisent les Indes et tout ce qu'il y a de rare en 1'Europe ? »

1. Lelires de M. de Balzac ; dd. de 1628, livre premier, pp. 123 a 128, citdes dans les

Q^avres de Descartes, t. I, p. 203, note a.
/

2. Manuscrit 3208 de la Bibliotheque Sainte-Genevieve, cit6 par F. LacMvre,
Bibliographic des Recueils collectifs de poesie, t. Ill, p. 313.
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On sail quel cri d'admiralion la grande ville hollandaise

arrachera k Sorbi^re en 1660 ^ : « La ville d*Amsterdam a

afferme cette ann^e son poids des marchandises, six mille livres

par jour, qui viennent k plus de sept mille de nostre monnoye...

Elle a trac6 vingt deux bastions pour son agrandissement, qui

cousteront cinq cens mille livres chacun... sa Maison de Ville

coustera huict millions * avant qu'elle soit achevee... Les Mats

de six mille vaisseaux sont tousjours au Port la representation

d'une grande Forest, quoy qu'il en parte quelquesfois six cens

voiles dans un jour... La Banque a tousjours plusieurs millions

en argent monnoye qui croupit dans les caves, sans celuy que

la ville met en usage...

« II me resteroit beaucoup de choses a dire de ce miracle du

monde, de cette ville assise sur la pointe de cent millions d'ar-

bres ', et dont le prodigieux commerce fait non seulement qu'elle

abonde de tout ce qui luy manque naturellement, mais que, le

distribuant aux autres peuples, elle a eu de quoy fournir k

payer vingt huict de cent, c'est-a-dire plus du quart de toutes

les depenses des Provinces-Unies... Je vous representerois

I'opulence de la Compagnie des Indes Orientales, qui occupe plus

de cinquante mille hommes a son service. »

« Quel autre lieu, dit de son cote Descartes, pouroit-on choisir

au reste du monde, oil toutes les commoditez de la vie et toutes

les curiositez qui peuvent estre souhaitees soient si faciles k

trouver qu'en cettuy-cy ? Quel autre pays ou Von puisse jouyr

d'une liberie si entiere, oil Ton puisse dormir avec moins d'inquie-

tude, oil il y ait toiijours des armees sur pied expres pour nous

garder *, oil les empoisonnemens, les trahisons, les calomnies

soient moins connues et oil il soit demeure plus de restes de I'in-

nocence de nos ayeuls ?

»

Laissons la cette evocation de I'^ge d'or, destinee a flatter la

manie du tr^s moderne Balzac de citer toujours les anciens, mais

il reste vrai qu'alors qu'on se coupait la gorge quotidiennement

dans les rues de Paris, Amsterdam, malgre ses bouges a marins»

1. Relations, Leltres el Discours de M. de SorbiSre ; Paris, 1660, in-24, p. 26 et s.

2. C'est actuellement le palais de la Relne sur le Dam, oeuvre de I'architecte
van Cam pen.

3. Ces arbres sont les pilotis surlcsquels toutes les maisons d'Amsterdam, aujour-
d'hui encore, sont bfities.

4. Encore un passage qui a servi pour la fln de la Troisiime partie du Discours de
la Mithode, t. VI, p. 31. La phrase en Italique a M reproduite sur la plaque
appos^e k la maison de Descartes, voir plus loin p. 482, note 2.

30
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etait plus paisible. II Q',y avait que.quatre ans que Bouteville

et des Chapelles s'.etaient'battus,,trois contre trois, place Royale, ^

et ayaien,t ete executes ;( 1627). G'etait le Yingt-deuxieme duel'de

Bouteville ; de Boesse, k< braye gentilhomme mais cruel », avait

tue en duel dix-sept personues . et d'Andrieux, soixante douze.

Aussi fut-ice ui) grand scandale a La Hayequand, en 1646^ le

marquis deL'Espinay y fut as&assine ^ a la suite d'une aventure

amoureuse, , dont nous reparlerons plus loin. •
,

, Reste, p,our,,conyaincre Elalzac, a refuter 1' objection .preyue

d^, , la md^s.se , du climat, qui lui faisait apprehender pour

Ferrier J'arriyee en automne '. Mais le FranQais exagere la

rigueur de I'hiver neerlandais. Si, I'ete, il se figure le Hollandais

en sab,Qts, , fumant sur le pas de sa, porte une longue pipe de

porcelaine^ qui y est inconnue aujourd'hui; I'hiyer, il le yoit

remplaQant les sabots par des patins et la route par le canal, sur

lequeUl gjisse a longues enjambees. Ceci se yoit, meme en

dehors .des tableaux dQ yan Ostade,, maiS;, pendant, quelques

senjaines seu^ernent, pa,r exception, comrne en 1650^ pendant

plusieurs mois. Le 22 janyier de cette annee-la, Pineau ecrit

dje Paris a son onele Riyet a Breda *: « Les glaces, qui vous

ont enferme quelques mois, n'ont dure^ ici que fort peu de jours

et, malgre ejles, le Soleil n'a pas lai8.se d« nous faire yoirides yio-

lettes et des anemones et de produire des, asperges etdes arti-

chaux. J'ay fait ayouer a.M'^ de la Plate que les boues de Paris

yalent encore mieux que le froid etla gelee de son Pais, qui est

sauyage. au prix de ce charmant climat, « . ,. .. ' \

En 16.30 au .contraire, Descartes se;plain,t,)le 4 mars, den' avoir

pu faire, de tout I'liiyer, aucune obseryation sur legel : « Pour les

neiges, il a un peu neige icy, au mesme temps que yous marquez

et fait un peu froid, quatre ou cinq jours, mais non pas beaucoup;

Mais tout le reste de cet hyyer, il a fait si chaud en ce pais, qu'on

n'y a yu ni glace, ny neige, et j'ayois desja pense yous recrire

1. Aujourd'hui place des yosges. Cf. Lavisse et Rambaud, Histoire genirale,

t. V, p. 357. ..

, , , .
•...,.- -V >, \-i^-.\ .

2. Cf, Bl,6k (P, J,), GescJxiedenis van het N§dertandsche yoit,, 3«:^di,t, II, p. 171.
Les fetes et les dfeordres commencent apres I'^poque oCi ecrit Descartes et onk
surtput pQjir tli^atrp 1^ monjlain et co6JOV>polite La Haye, Mile des diplomates et

des ofiiciers Strangers. ' ^ ...... ,:,.,.<' :;'.*)

. 3. «. Nqu,s. sortypes ^i^iUjie.saiisQn.qui vou§ ^erq^t. inconinaode %, luL ecrit-il le

8 octoire ,1620, Cf.' (Euwfes, t. I, p. 33., . ,| , -, i ,

'

.
'^ ' , <« ..

4. fiibliotheque de i:yrjlve]:sit6 de,Ljey4e, B, P. L,, Q. 286, t}. lY, i°M rectp.- s
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pour me plaindre de ce que je n'y avois sceii faire aucunc rcmar-

que touchant rhes Meteores » ^.

Ce dont I'^trahger, nous I'avons vu par Daiieau et par Sau-

maise, soulTre plus qiie du froid, aux Pays-Bas, c'est de I'hunii-

diie de Tatmosphere, bescartes observe lui-meme, dans une

lettre'du 14 juin 1637 ^ qu'il aurait pu pr^ferer un pays « oil

la purete et la secheresse de I'air sembloient plus propres aux

productions de I'esprit », mais I'humidite cependant ne I'incom-

mode point. On la disait jadis favorable k la poitrine, qii'il

avait delicate. Quoiqu'il en soil, et, si paradoxal que cela

paraisse, il prief^re le climat de la Hollande a celui de

1' Italic : « Je ne s^ay comment vous pouvez tant aimer Tair

d' Italic, avec lequel on respire si souvent la peste et Ou

tousjours la chaleur du jour est insuportable, la fraischeur du

soir mal saine et ou I'obscurite de la nuit couvre des larcins et

des meurtres. Que si vous craignez les hyvers du septentrion,

dites-moy quelles ombres, quel evantail, quelles fontaines vous

pouroient si bien preserver a Rome des incommoditez de la

chaleur, comme un poesle et un grand feu vous exemteront icy

d' avoir froid. »

Balzac ne se laissa pas convaincre et, se refugiant jusqu^ku

jour de sa mort, dans son « desert », ne recommen^a pas Taveh-

ture de 1615 et le voyage aux Pays-Bas du Nord. C'est tant

mieux pour les lettres, car le Socrate Chretien et le moderne

Zenon se fussent vite lasses de se tresser des guirlandes. 11 en

serait advenu peut-etre comme de Balzac et de Theophile, ou

de Descartes et de Beeckman.

Peut-on savoir quelque chose de plus precis sur ce premier

sejour du philosophe a Amsterdam, sur sa fa^on de vivre, et son

logis ? Oui, par un passage tr^s interessant qu'on lit dans les

oeuvres du professeur Plempius ^. Celui-ci, ne a Amsterdam,

le 23 decembre 1601, y exer^a la medecine de 1623 a 1633 ; il y
fit la connaissance du Frangais par le medecin Silesien Elich-

mann ^ leur ami commun. Descartes ayant quitte Amsterdam
pour Deventer, a la fm de mai 1632, et Plemp ayant ete nomme
professeur a rUniversite deLouvain,le3aout 1633, leurs relations

1. (Eiwres, t. I, p. 127.
2. Ibid., p. 385.
3. Fundamenla Medicinae, 3« ^d., Louvain, 1654, p. 375, cilds dans CEuvres de

Descartes, t. I, p. 401.
4. Sur, Elichmaim voir M. Adam, au t. XII, p. 108.
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se placent en 1630, 1631, ou dans les premiers mois de 1632^

C'est done a cette periode que se refere la lettre latine de Plemp^

du 21 decembre 1652, ou on lit : « J'ai frequente intimem,ent cet

homme illustre, a Amsterdam, avant d' avoir ete appele a la

chaire de Louvain par la Ser. Infante Isabelle. Par I'interme-

diaire de Jean Elichmann, medecin silesien, je le connus et je

m'entretins souvent de la physique avec lui. »

« Ignore de tous, Descartes se cachait dans la maison d'un

marchand de drap, situee dans la rue qui tire son nom des veaux

(Kalverstraat) ^. Je I'y ai vu bien souvent et ai toujours trouve

un homme qui ne lisait pas de livres et n'en possedait point,

voue a ses meditations solitaires et les confiant au papier, quel-

quefois dissequant des animaux, ainsi qu'Hippocrate trouva

Democrite pres d'Abdere. »

Sur ces dissections a Amsterdam, nous avons I'aveu de Des-

cartes lui-meme dans une lettre a Mersenne du 13 novembre

1639 2 : « Comme vous m'ecrivez, ce n'est pas un crime d'estre

curieux de I'Anatomie et j'ay este un hyver a Amsterdam, que

j'allois quasi tous les jours en la maison d'un boucher pour luy

voir tuer des bestes et faisois apporter de la en mon logis les parties

que je voulois anatomiser plus a loisir ; ce que j'ay encore fait

plusieurs fois en tous les lieux oil j'ay este, et je ne croy pas^

qu'aucun homme d'esprit m'en puisse blamer. »

• 1. « Nulli notus in pannaril mercatoris domum se abdidit, sitam in platea quae a;

vitulis nomen habet. » Je n'ai pu encore dtablir qui etait ce marchand de drap.
2. (Euvres, t. II, p. 621. Cf. aussi p. 86 et t. I, p. 137.



CHAPITRE X

VOYAGE EN DANEMARK (6t6 1631). CONTINUATION DU SfejOUR A

AMSTERDAM (aUTOMNE 1631 A MAI 1632). SfejOUR A DEVENTER

(fin MAI 1632 A FIN NOVEMBRE 1633). RETOUR A AMSTERDAM

(DlfeCEMBRE 1633 AU PRINTEMPS 1635).

C'est peu de temps apres les lettres k Balzac, c'est-a-dire en

mai 1631 S que se place un voyage en Frise orientale, a Embden
et en Danemark, sur lequel nous avons peu de details. La date

meme n'en est pas absolument assuree. II semble bien que Des-

cartes, se sentant malade, ait assez vite quitte son compagnon

de route, Villebressieu, et qu'il soit rentre en HoUande, ou il

va d'abord passer quelques jours a Dordrecht, comme nous

ravons vu. II ecrit en eilet a celui-ci * : « J'ay parcouru et examine

la plupart des choses qui sont contenues dans votre memoire,

pendant le cours du voyage que j'ay fait ces jours passez a Dort,

d'oii... je suis arrive en bonne sante. Vous me trouverez dans

ndtre logis du Vieux Prince ».

Ainsi que me I'apprend I'archiviste d'Amsterdam, le D' C.

Breen, le « Oude Prins » se trouvait sur le Dam, dans la serie de

maisons comprises entre le palais royal actuel et le Wijdekerk-

steeg. C'etait la troisi^me maison au sud de cette ruelle. Comme
les autres, le « Oude Prins » fut demoli en 1653 \ en vue de la

construction de I'Hdtel de Ville dont Sorbi^re nous a parle.

Done, apr^s avoir habit6 la Kalverstraat, le philosophe s'est

installe sur le Dam ; il restait au centre de la ville et dans sa

partie la plus animee.

« Ndtre logis » semble indiquer que I'ingenieur Villebressieu a

1. Cette date est conjecturde, selon des raisonnements fort probants, par MM.
Adam et Tannery, (Euvres de Descartes, t. I, p. 210. Baillet dit 1634 et croit qne
c'est en 1632 que Villebressieu aurait habitd avec Descartes.

2. (Euvres, i. 1, p. 215, d'aprfes Baillet.

3. Topographische Geschiedenis van den Dam le Amsterdam, par le D» Breen, dans
7" Jaarboek van Amstelodamum, 1909, p. 161.
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habite avec lui a Amsterdam, sans doute un peu avant leur

depart pour le Danemark. Singulier personnage que Ville-

bressieu : un de ces agitateurs d'idees, comme il y en a tant en

France, mais qui n'arrivent pas a coordonner et a reduire en sys-

teme leur ingeniosite inventive. Les rares fragments que Baillet

nous a conserves des lettres de Descartes a I'ingenieur, temoi-

gnent de I'elevation et de la profondeur de sa conversation et de

ses vues ^
: a J'ay parcouru et examine la plupart des choses qui

sont contenues dans votre memoire... Je vous conseilleray de les

mettre la plupart en forme de proposition, de probleme et de

theoreme et de leur laisser voir le jour, pour obliger quelque autre

a les augmenter de ses recherches et de ses observations. »

Idee de la collaboration de tons a I'oeuvre collective de la

science : « C'est ce que je souhaiterois que tout le monde voulut

faire pour etre aide par I'experience de plusieurs a decouvrir

les plus belles choses de la Nature et batir une Physique claire,

certaine, demonstree et plus utile que celle qui s'enseigne d'ori-

naire. Vous pourriez beaucoup servir de votre cote a desabuser

les pauvres malades d'esprit touchant les sophistications d€s

metaux, sur lesquels vous avez tant travaille et si inutilement

;

sans que vous ayez vu rien de vray en douze annees d'un travail

assidu et d'un grand nombre d' experiences, qui serviroient fort

utilement a tout le monde en avertissant les particuliers de leurs

erreurs.

»

Mais les recherches de Villebressieu n'auront pas que cette

utilite negative. « II me semble meme que vous avez deja decou-

vert des generalitez de la nature : comme, qu'il n'y a qu'une

substance materielle, qui regoit d'un agent externe. Faction ou le

moien de se mouvoir localement, d'oii elle tire diverses figures

ou modes, qui la rendent telle que nous la voyons dans ces pre-

miers composez que Ton appelle les elemens. »

Et ceci n'est rien moins qu'une affirmation de I'unite de la

matiere, une ebauche de theorie atomique et de mecanisme uni-

versel, qu'il faut attribuer sans doute plus a I'interpretation de

Descartes qu'au memoire qui en est I'objet. Finis et reduits a

I'unite les quatre elements de la Physique de I'Ecole : « De plus

vous avez remarque que la nature de ces elemens ou premiers

composez, appelez Terre, Eau, Air et Feu, ne consiste que dans

1. (Euvres, t. I, pp. 215-216, d'aprfes Baifflet,
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la difTererwie dcs fragmens'ou petites et grosBCT- parties de ceJtle

malaere; qui change journellemeut de run en 1'autre par le

chaud et le mouvement des grossieres en subtiles ». *

II n'v a rien d'etonnaht a ce que Villebrcssieu sort Venu eu

HoUande, meme en dehors de la presence de Descartes, laquelle

I'y devart attirer : en effet, 11 s'int^resse particuHdrement k

VHydraulique ou .Art d'elever les Eaux ; il y consacra une

plaquetle 2.' H avait inventc' aussi' un pout roulant, un bateau

portatif a passer les rivieres et un charioi-chaise pour le transport

des blesses*. '
•

*
'

'" - '

Une- fois gueri, Descartes reprcnd, iavfcc I'e P; Mersertne,

cette correspondance qui a la valeur d'une Re\^ue des Sciences : 11

n'y en avait point alors. Le P. Blanchot; Minime; vieht seule^

ment de lancer I'idee d'une Bibliotheque UniVerselle; pVojet'

dont Descartes se rejouit, car « elle ne servira paS" seulement

a ceus qui veulent hre beaucoup de hvres, du rtornbre des quelz

vous scaves que je ne suis pas, mais aussy a ceus qui craignent

de perdre letems a en lire de mauvais, pour ce qu'elle les av^rtifa

de ce qu'ilz- contienent. » '

II songe aussi a se renlettre ' au travail :« '11 y a plus de trois

ou quatre mois que je n'ay point du tout regarde a mes papiers, et

je me suis amuse a d'autreschoses pen utiles, mais je me propose,

dans huit ou dix jours, de m'y remettre a bon escient et je voils

promets de vous envoyer, avant Pasques, quelqufe chose de ma
fa^on, mais non 'pas toutesfois pour le faire sitost imprimer. »

*

A I'echeance d'avril, le debiteur est encoTe insolvable': « Je

vous diray qu'encore qu'il soit presque tout fait et que je pusse

tenir ma promesse..., je seray toutesfois Wen aise de le retenir

encore quelques mois, tant pour le revoir que pour le mettre au

net et tracer quelques figures qui y sont necessaires et qui m'im-
portunent assez, car, comme vous s^avez, je suis fort mauvais
peintre et fort negligent aux choses qui ne servent de rien pour

apprendre » ^.

En ete, I'echange de lettres a ce sujet se poursuit, mais Des-

cartes n'est plus a Ainsterdam ; il est, d^s la fin de mai 1632 sans

doute, a Deventer en Overyssel. II n'est pas difficile de rendre

1. (Eupres, t. I, p. 216.

2. Ibid., p. 218. Cette plaquette est k la Biblioth^quc de la ville de Grenoble.
8. /Wd., p. 214, daprte BaiMet.
4. Ibid., p. 228.

5. Ibid., pp. 242-3.
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compte de ce changement, car c'est son disciple et ami wallon,

Reneri, qui 1' attire la-bas, et, peut-etre meme, qui lui a offert

I'hospitalite.

Reneri ayait ete nomme professeur de Philosophie a I'Ecole

illustre de Deventer. Les Ecoles Illustres, dirigees, elles aussr, par

un Recteur Magnifique, etaient quelque chose de moins que les

Universit^s, puisqu'elles n'avaient pas les quatre facultes et

ne conferaient pas de diplomes. Elles appointaient pourtant

un certain nombre de professeurs pour les branches princi-

pales, theologie, philosophie et histoire ancienne surtout. En
Hollande, pays de I'individualisme forcene et du particularisme

provincial, I'exemple de I'Universite de Leyde, fondee en 1575,

de I'Universite de Franeker, fondee dix ans plus tard, et enfin

de celle de Groningue, datant de 1614, avait suscite de nombreuses

jalousies etdes imitations proportionnees aux ressources locales.

En cette periode d'extraordinaire prosperite qui se developpa,

malgre ou peut-etre a cause de I'etat de guerre, nous voyons

surgir pas moins de quatre « Illustre Scholeu)), celle de Deventer \
en 1630, pour la province d'Overyssel, la « Geldersche Hooges-

chool)), fondee, en 1619, a Harderwijk, par la province deGueldre^

r « Illustre School » d'Amsterdam, inauguree le 8 Janvier 1632, et

enfm celle d' Utrecht, instauree a la meme epoque.

Etre un centre de hautes etudes n'etait pas, pour la vieille

capitale de I'Overyssel, une pretention excessive; elle pouvait

se souvenir avec orgueil d' avoir ete un des berceaux de la Renais-

sance et d' avoir abrite ces Freres de la Vie Commune qui furent

les maitres d'Erasme, dont des manuscrits reposent encore a la

Bibliotheque municipale ^ C'est a I'emplacement de I'actuelle

(( Hoogere Burgerschoob) qu'ils avaient leur convent. Un admirable

Hotel de Ville du xv® siecle, une cathedrale medievale et les

mines de I'Eglise de S^^-Marie sont les imposants vestiges de

r antique splendeur de la cite des bords de I'Yssel. Elle avait

en garnison des troupes dont le registre des serments existe

1. Cf. van Slee (J. C), De Illustre School te Deventer, 1630-1878. Hare Geschie-

denis, Hoogleeraren en Studenten met bijvoeging van het Album Studiosorum ; met
Register ; La Haye, 1916, deux vol. in-8, avec deux portraits graves ; voir aussi
Hexii Daventriae illustralae, Leyde, 1651, 4°, et Houck (D'' M. E.) Gids voor Deventer
en Omstreken, Deventer, Kreunen, 1901, in-18.

2. Bouman, Geschiedenis van de Geldersche Hoogeschool ; Utrecht, 1844-1847,
deux v. in- 8°.

3. Ms. 1785. Copies faites par ses Aleves avec corrections de sa main ; cf. Opus
Epistolarum Des. Erasmi Roterodami, €d p. Allen ; Oxford, Clar. Press, 1908, un vol.

in-8°, p. 603.
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encore aux Archives de Deventer (n^ 502) ; on y lit les noms
bien fran^ais de Ev. Dupin, 28 avril 1631, et de d'Anchies,

qui nous est connu par le Livre premier.

Notre langue y 6tait en honneur : nombreux 6taient les jeunes

gens de Deventer qui allaient faire des etudes k Orleans. Ancien

usage, puisque, au milieu du xvi^ si^cle deja, la ville envoie,

k ses frais, en FYance, Thierry Myrican, le fils de Nicolas, secre-

taire municipal, pour apprendre chez nous « la vertu et la poli-

tesse des moeurs non moins que I'experience du droit civil,

I'usage de la langue fran^aise et la calligraphie, ce qui le rendra

capable de succ^der a son pere en sa charge. »

^

Le premier professeur, nomme en 1630, avait ete un Suisse,

Nicolas Vedel, precedemment pasteur a Geneve, qui prechait

en fran^ais aux troupes ^. C'est lui dont la signature figure

la premiere sous la declaration ou acte d'Union imposee a tous

les professeurs pour marquer leur adhesion a la doctrine du
synode de Dordrecht. On y lit aussi la signature de I'ami de Des-

cartes :

Henricus Reneri, professor philosophiae, '

et, un peu plus bas, celle de deux philologues connus, qui y pro-

fesserent plus tard, Gronovius, le disciple de Saumaise, et Grae-

vius. Reneri etait done un protestant orthodoxe et fervent.

La preuve en est qu'il fut chaudement appuye pour succeder a

Scanderus comme professeur de Philosophic, par les theologiens

fran^ais de Leyde que nous connaissons, Polyander et Rivet.

Polyander ecrit de Leyde, le 14 septembre 1631, au pasteur

van Goor, a Deventer, en latin : « Je ne doute pas que vous
n'appeliez, pour succeder a Scanderus, un philosophe tr^s

erudit. Tel est M« Henri Reneri *, qui habite chez le pasteur

Louis de Dieu. Ledit maitre est d'une piet6 insigne et d'une

parfaite purete de moeurs. II est extremement subtil dans
la dispute et tres intelligent ^ sachant unir la pratique a

1. Archives de Deventer. Registre : « Allerlei acten, 1476-1546 », fo 303, com-
munique par M. Houclt. Je Uens k remercier aussi MM. van Slee, bibliotli6caire,
et Acquoy, archiviste, de leur complaisance.

2. BuUelin de I'hisloire des Eglises Wallonnes, T. I, p. 48.
3. Archives de Deventer n<» 54 Ada des Schoolraets binnen Deventer aenaevanaen

A° 1619 ; 22 die. 1629.
4. Cf. Manuscrit n« 1716, t. II, p. 93-94, k V « Athenaeum Bibliotheek », Biblio-

thfeque publique de Deventer) communique par M. C. de Waard et coUationne par
moi sur place.

5. Mot suppiee par de Waard dans sa copie.
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latheori^. », Rivet n'est pas moins. chaleureux dans sa recom*-

maodaUon a Revius et ceci en dit long sur I'orthodoxie d-u

candidal. II ne faut done pas s'etonner dele voir nomme, le

4 octobre 1631, et faire sa prenaiere le^on le 28 novembre
de la meme annee ^ II n'est pas probable que .Descartes y assitaj.

II se bornei a ecrire au P. Mersenne 2.
: « M. Renery est alle demeu-

rer a Deventer depuis cinq ou six jours et il est maintenant la

Professeur en Philosophic. G'est une Academic peu renommee,

jnais oiiflcB Professeurs ont plus de gages et vivent plus commode-

ment qu'a Leyde ny Fr[aneker], ou M. R[enery] eust pu avoir

place par cj^-devant, s'il ne I'eust point refusee ou negligee. »

Ceci temoigne d'une sincere estime pour son ami; duquel: il

ne faut pas dire cependant,,comme lefont, par megarde, certains

liistpriens hoUandais,, qu'il a ete le maitre de Descart'cs. Les

contemporains ne s'y trompaient paSj temoin la piece en vers

que le poete latin Antoine Aemilius ^ a consacree en mars 1639

:

« Aux manes de Henri Reneri... professeur de Philosophic a

rUniversite d' Utrecht, qui vecut dans I'intimite du. noble

gentilhomme Rene Descartes, Atlas et unique Archimede de

notre siecle, duquel il apprit a penetrer les secrets de la Nature

et les limites du Ciel. » Reneri lui-m^me n'ecrit-il pas : a Is est

mea lux, mens sol, eritillemihi semper Deus » ? *

Le fait est que le Hutois, quoique plus age de trois ans,

suit docilement I'enseignement du maitre. II abandonne la

theorie et la pratique de la medecine pour se donner a la philo-

sophic et aux mathematiques ^ non-pas, dit-il, qu'il ^n fut

ignorant, mais parce qu'il ne les a pas encore penetrees a fond :

« Je m'y livre avec d'autant plus de zele qu'une occasion magni-

fique d'y faire de grands progres m'est fournie par le commerce

du prince des mathematiciens, le Seigneur Des Cartes, gentil-

homme fran^ais »

^

*

Ce texte,- en meme temps qu'il defiHit dans quePsens sont,

1. Cf. (Euvres de Descartes, t. I, p. 226.
2. Ibid., p. 228.
3. Antonii Aemilii Orationes; Utrecht, 1651, p. 412-413. Voir, sur lui, une impor-

tante notice de de Waard, laquelle int6resse I'histoire du Cart6sianisme, dans Nieuw
Ned. Biogr. Wdb. (1911), t. I, col. 38-39.

4. Busken Huet, Het land van Rembrandt, II i, Harlem, 1912, p. 98. Mon ancien
61feve, M. Tielrooy, prepare une these sur Huet «t Ja France.

5. Lettre a Corneille Boot, 12 decembre 1633. Bibliotheque provinciale d'Utrecht

:

Supplement op de Calalogus van de Bibliotheek over Utrecht par Mr. S. Muller
Fz., Utrecht, 1906, p. 95, d'apres une copie de M. de Waard.

6. Ibid. : « per familiaritatem cum omnium qui unquam fuerunt mathematioorum
principe Domino de Cartes nobili Gallo »,
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de Descartes a Reneri. Ics rapports de (naiLi;*e.a eleve, mou^re

pourquoi le Beige ^iitr^iiie le Ifraij^aisal^rejoiiidDe, au comrnen-r

ceineiit de Tete \&^2. Celui-ci s'est. laisse; faire, d'al)ord par,ce

qu'il CQ^sidere le sejour a Deveuter, comme une villegia-

ture 1
: « Je m'en vais passer cet este. a la campagne »,;

eusuite pacce que, Villebressieu, parti, jLl sent qu'au point o^

en spnt les travaux e^n cpurs, il lui faut en parler, l?s resultats

et les discuter avec un ami. C'est un besoin.de chez nous

cela, et notre Poitevin n'y echappe paSf. Qui dira ce qu'en des

conversation^ entre savants et etudiants fran^ais, il s'est^labpre,

et parfois disperse a tons vents, de livre^ en projets . et. dlidees

sans lendemain ?
, .

Con^me interlocuteurs, outre , Reneri, Descartes a Nicolas

Vedel et le pasteur tres orthodoxe Revius, qui sera plus tar^ son

adversaire, et qui lui. est peut-etre connu deja sous le nom de

Jacques.de Reve, comme editeur des Lettres jran^oises adressees

a M. de la Scala. Revius savait bien le fran^ais ; on a n^eme

de lui un poeme en notre langue dedie a Reneri, En bon pasteur,

il entreprit la conversion du philosophe et leur entretien est

rapporte, en hoUandais, par J. duBois, daiis ssl Naecktheydt der

Cartesiaensche Philosophie ^
: « On va voir combien ce Descartes

etait entete et deraisonnable dans sa foi papiste. Comme il

habitait Deventer, il fut invite par un excellent predicant, qui

vivait en grande intimite avec lui, a se convertir a la Religion

Reformee. Descartes le repoussa avec douceur, ne voulant pas

entrer en dispute avec un homme habitue a la controverse. II lui

dit d'abord qr'il avail la religion du Roi, mais, comme le pre-

dicant insistait, il lui repondit : « J'ai la religion de ma
nourrice. » Et voila sur quelles belles raisons etait fondee cette

foi dans laquelle il s'est obstine jusqu'ala fin de sa vie. »

Le brave du Bois ne comprend pas qu'il a peut-etre fourni la

le mot le plus vrai, le plus profond et le plus moderne de Des-

cartes sur sa religion, envisagee par luj, ainsi que par tant

d'hommes de notre temps, comme une tradition sociale et c'etait

peut-^tre aussi I'idee de Guez de Balzac, affirmant ne vouloir

a rien croire de plus veritable que ce qu'il a appris de sa mere

et de sa nourrice. »

1. CEuvres de Descartes, t. I, p. 248.
2. P. 5, au rapport de Dirck Rembraiidtsz : Des Aertrycks beiveging en de Sonne

stilstant ; Amsterdam, 1661, cit6 par Ch. Adam, au t. XII, p. 345, note a.
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Descartes se remet a son Monde : « Je suis maintenant icy

a D[eventerJ, d'oii je suis resolu de ne point partir que la Diop-

trique ne soit toute achevee i. II y a un mois que Je delibere

sgavoir si je decriray comment se fait la generation des

animaux dans mon Monde et enfm je suis resolu de n'en rien

faire, a cause que cela me tiendroit trop long-temps. J'ay acheve

tout ce que j'avois dessein d'y mettre touchant les cors inanimez ;

il ne me reste plus qu'a y adj ouster quelque chose touchant la

nature de I'homme et apres je I'ecriray au net pour vous I'en-

voyer, mais je n'ose plus dire quand ce sera, car J'ay desj^ manque
tant de fois a mes promesses que j'en ay honte. »

^

En novembre ou decembre de la meme annee 1632, il ecrit,

de Deventer toujours : « Je parleray de I'homme en mon Monde,

un peu plus que je ne pensois, car j'entreprens d'expliquer

toutes ses principales fonctions. J' ay desja ecrit celles qui appar-

tiennent a la vie, comme la digestion des viandes, le battement

du pouls, la distribution de 1' aliment, etc., et les cinq sens ».
®

C'est a ce moment que Golius ecrit a Huygens, le l^r novem-

bre * : « Descartes s'est retire a Deventer pour echapper a la

foule et aux sollicitations et se consacrer avec plus de fruit a ses

travaux. »

Que ce dernier garde le souci d'aj outer « I'experience a la

ratiocination » ^ et qu'il se preoccupe de psycho-physiologie,

c'est ce qu'atteste la suite de la lettre citee plus haut : « J'ana-

tomise maintenant les testes de divers animaux pour expliquer

en quoy consistent I'imagination, la memoire, etc. »

Cependant il n'est pas tout a fait d'accord avec Harvey, dont

il vient de lire seulement le De motu cordis *
: « J'ay veu le livre

De motu cordis, dont vous m'aviez autrefois parle, et me suis

trouve un peu different de son opinion, quoy que je ne I'aye vu

qu'apres avoir acheve d'ecrire decette matiere ». 'Le philosophe.

1. GEuvres, t. I, p. 254.

2. Ibid.

3. Ibid., p. 263.
4. Korteweg, Descartes et les manuscrits de Snellius, 1896, p. 7.

5. Formule contenue dans une lettre pr6cedente, du 5 avril 1632. CEuvres, t. I,

p. 243.
6. L,'Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus, publi^e en

1628, fut connue en France au printemps de 1629. Note de MM. Adam et Tannery,
au t. I, p. 264. Cf. surtout E. Gilson, Descartes et Harvey, dans Reuue Philosophique,

nov.-dec. 1920.
7. II n'y a pas k douter que ce chapitre n'ait ^t^ insdre plus tard dans la Cin-

quiime partie du Discours de la Methode. Si Ion songe aussi au traits de VHomme,
on voit que le Monde de Descartes n'est qu'en partie perdu.
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comme souvent les invenleurs, n'aime pas la documentation ;

il pr^f^re vivre sur son propre fonds, au risque de rencontrer le

dej^ vu et de reinventer ce qui a ete trouve par d'autres.

Ce n'est que le 22 juillet 1633, et toujours k Deventer, oil 11

est maintenant depuis plus d'un an, qu'il declare (pour la quan-

ti^me fois ?) : « Mon Traitte est presque acheve, mais il me reste

encore a le corriger et a le decrire » \ c'est-a-dire a le recopier

;

il n'y a plus ^ inventer, cela ne I'interesse plus et « pour ce

qu'il ne m'y faut plus rien chercher de nouveau, j'ay tant de

peine a y travailler, que, si je ne vous avois promis, il y a plu»

de trois ans, de vous I'envoyer dans la fin de cette annee *, je

ne croy pas que j'en pusse, de longtemps, venir ^ bout, mais je

veux tascher de tenir ma promesse. »

Que ne I'a-t-il fait comme il le disait ! Le P. Mersenne aurait

tire du manuscrit plusieurs copies : il les aurait passees a My-
dorge, au P. Gibieuf, a d'autres encore, sous le sceau du secret,

un secret qui n' aurait pas ete tenu, et nous ne serious pas

obliges, pour en parler, de juger sur les fragments conserves.

Enfm tout est pret, le manuscrit va etre expedie pour les

^trennes du Minime, lorsque, coup de theatre, Descartes apprend

la condamnation de Galilee. Rien ne traduit mieux le boulever-

sement qui s'opere en sa conscience et le conflit de sa raison et de

sa foi que sa lettre ecrite au P. Mersenne, a la fm de novembre

1633 '
: « J'en estois a ce poinct, lors que j'ay receu vostre

derniere de I'onziesme de ce mois, et je voulois faire comme les

mauvais payeurs, qui vont prier leurs creanciers de leur donner

un peu de delay, lors qu'ils sentent approcher le temps de leur

dette. En elTet, je m'estois propose de vous envoyer mon Monde
pour ces estrennes, et il n'y a pas plus de quinze jours que
j'estois encore tout resolu de vous en envoyer au moins une

partie, si le tout ne pouvoit estre transcrit en ce temps-la;

mais je vous diray que, m'estant fait enquerir, ces jours, k

Leyde et a Amsterdam, si le Sisteme du Monde de Galilee

n'y estoit point, k cause qu'il me sembloit avoir apris qu'il avoit

este imprime en Italic, I'annee pass6e, on m'a mande qu'il estoit

vray qu'il avoit este imprime, mais que tous les exemplaires en

avoient este briUez k Rome au mesme temps et luy condamn6

1. (Euvres, t. I, p. 268.
2. Voir plus haul, p. 451.
3 (Euvres, t. I, p. 270 et s.



47'8 '
'

' '
' "'

' bfeSCAlFlTE'S 'en HOLLXi^DE ' '
'

a qiielque 'amande, ce qiif m'a si fori estonne S que je me suis

quasi resblu de brulei" tbus iries p8(p'iers 6u du moins de rie les

laisser voir & persdhrie. Car je he Ine suis pu iinaginer que luy

'qui est Italieri et ttiesme bleh voiilii ^ dii Pape, ainsi que j'^entens,

ait pu estr^ crirrtinalize pour autre cKo^e, sinon qu'il aura sans

doute Voiilu establir le mouvernent de la Terre, lequel je kqaj

Hen avoir este autresfois censure par quelques Cardiriatix, mais

je pensois avoir ou}' dire que, 'depiiis, on he I'aissoit pas'de I'eri-

seigner publiqiiement, mesme dans Rome, et je confesse qiie,

s'il est fa'iix, tbus les 'fohdemens de ma Philosophic le sont aussi,

car il se demonstre, par eux, evidemrhent et il est tellement lie

ave'c toutes' les parties de moh Traitte que je tie Fen s^aurois

detacher, sans rendre le reste tout defebtueux.

« Mais, comrrie je ne voiidrois, pour rieri au monde, qu'il sbrtist

de mioy un discburs oil il se trbuvast le moindre mot qui fust

desaprouv6 de I'Eglise, aussi aym6-je mieiix le supprimer que

de' le faire paroistre estropi'e. »
'

Rich de plus etrahge que de voir germer de pareils scrupules

^li plein milieu protestaiit orthodbxe, dans ceite ville de I'Overys-

isel, bti Ton he skisit m^me pk^ comhient il pouvait exercer sa

religibh. Est-ce I'^me de Thomas de Kemp'en, I'auteiir cle I'lnii-

tation de JeSus-Christ, lequel veCiit noh Ibin de la, qui se reinca'rne

eh hii bu, plus simplemeht, le' puritahisme des « fijnen » n'a t-il

pds provoique chez le philosophe uhe reaction, qui le rejette plus

^troitemeht dans le sein de TEglise ? Le P. Ismael Boulliaiid lui-

meme, un des correspbndants'de Saumaise', ne se faisait pas autaht

de soiici et ecrivait; le 21 juiri 1633, a Gassend: u Jenepuis croire

que le Pa:p6 veuille eteridre la puissance des cles de Saint Pierre

a cfe qui ii'est pas du ressort de la foi; »

*

Descartes h'est que trop bien informe. Le 24 fevrier 1616, le

Saint Office avait censure les deiix propositibns que voici :

lo Le soleil est centre du monde et est tout k fait immobile.

2° La terre h'est pas le centre du monde et n'est pas immobile,

riiai^ estaniniee d'un hibuvemeht de rotation totate siir elle-

rii^hie, m^nnte piehdahi 1^ jour. Le 5'hikr's l'6l6^ la CoHgregation

1. Le sens est naturellement plus fort qu'aujourd'hui. Entendez t frapp6 de
stupeur ».

2. C'est-^-dire : k qui le Pape a tdmoign^ de la bienveillance. . . , ..i. ,

3. Je possede les photographies des lettres de Saumaise k Bo'uUiaud, consferv^es
k la Bibliotheque de Vienne. Cf. plus haut p. 332, n..4.

4. On trouvera le texte latin dans (Euvres de Descartes, t, I, p. 290.
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Kie riudex avail suspcndu ii correcticm Uotrvrage de Copernic.

Pour avoir contrevenu a ces interdictions; qui s'fnspirent

du dogme de ranlhropocentrismc et du g^ocentrisme, si

difiiciles a deracinor de Tesprit de Thomme, Galilee comparait

devant le Saint-Ofilce, le premier dimanche de caretne 1633,

subit trois interrogatoires, 12 avril, 30 avril, 21 juin, pour

etre condamne le 22 juin. Son livrc fuL brAle; il dut se relracter

€t resta soumis a la surveillance dudit Saint Office ^

S'il n'a pas dit le fameux « Eppur' si muove w, il a du le pcnser.

Descartes aussi. Ce qui est devenu pour lui la verit6, par la

persuasion de sa raison, reste la verite, mais il ne la publiera

point, si «lle est eontraire a Tordre public de I'Eglise, partie

integrante et 6ssentielle d'une Soci-ete dont il entend preserver

les fondements. C'est a cela quereviennent les phrases embarras-

sees du debut de la Sixi^me partie du Biscours d^ la Methode,

lescfuelles'se referents son etat d'ame de nbvembre 1633 :

« Or il y a maintenant troiS ans que j'estois parvenu a la fin du

traitequi contient'toiutes ces choses'et que je cotnmenifbis a le

revoirs afTm d« le mettre ehtre les mdiinS d'un imprimeur [ceci

est done ecrit €n novetnbre 1636]; lorsque j'appris que' des per-

sonnes a qui je defere et dont I'authorite ne peut gu6res moins

sur mes actions que mapropre raison siir mes peAsefes [adrriirez la

distinction -entre le for interieuf, ou rdgne la raison souveraine et

la vie pratique soumise a d'iautrefe puissances] avoient desap-

prouve une opinion de Physiique, publiee un peu auparavant par

quelque autre, de laquelle je ne vetix pas dire que je fUsse [Ceci

est pen sincere], mais bien que je n'y avois rien renlarque, avant

leur censure, que je puase imaginer estre prejudiciable ny a la

Religion ny i I'Estat ny, par- consequent, qui nl'eiist empesche

de I'escrire, si la rai&on me i'eust persuadee et que Cela me fit

craindre qu'il ne s'en trouvast tout de- mfesme cjudqu'une entre

les mienes en laquelle je me fusse mepris;.., ce quia este suffisant

pour m'obliger a changer la resolution que j'avois €iu6 de les

pufblier... » II s'excuse encore sur unc autre m&uvaisfe raison, qu'il

hait'a Ic mestierdefaire des livres »^. ' • ' " ''* "^

L'opinion de Descartes ,sur le 'mouVement de' la terre- n'est

pas seulement celle que lui dictent Copernic et la raisoliV'O'est

1. Piices du prods de Galilie, publi^esp. Henri de TEplnioiS/ citfeei ptct Adkm et
Tannery, t. I, p. 273.

'

-
'
^ '

2. CBuyrW, ti VI,p/61Qrr
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aussi celle qui est la plus repandue aux Pays-Bas, d'ou Gassend

^crit a Peiresc, en cours de voyage, en juillet 1629 : « Au reste

tons ces gens-la sont pour le mouvement de la terre » ^. C'est

done I'idee de Beeckman, que Gassend vient de voir, et celle de

Golius. Aussi les Hollandais songerent-ils a offrir un refuge, a

Amsterdam, au grand Italien persecute, mais le projet, pour

lequel s'entremit Hortensius, n'eutpas de suite. Chose curieuse,

du philosophe et du moine, je veux dire Mersenne, celui qui songe

a defendre Galilee, au besoin par un gros in-folio, ce fut le

moine, mais il n'osa passer a I'execution ^.

La correspondance se poursuit sur ce theme du Monde et

de Galilee, datee, non plus de Deventer, mais d'Amsterdam,

ou Descartes est retourne, des le debut de decembre 1633, apres

un an et demi d' absence : « Vous n'aurez que meilleure opinion

de moy, ecrit-il au P. Mersenne ^ de voir que j'ay voulu entiere-

ment supprimer le Traitte que j'en avois fait [de sa philosophic]

et perdre presque tout mon travail de quatre ans, pour rendre

une entiere obeissance a I'Eglise, en ce qu'elle a deflendu 1 'opi-

nion du mouvement de la terre. Et toutesfois, pour ce que je

n'ay point encore vti que ny le Pape ny le Concile ayent ratifie

cette defense, faite seulement par la Congregation des Cardinaux

establis pour la Censure des livres, je serois bien aise d'apprendre

ce qu'on en tient maintenant en France et si leur authorite a este

suffisante pour en faire un article de foy. Je me suis laisse dire que

les Jesuites avoient aide a la condamnation de Galilee et tout

le livre du P. Scheiner montre assez qu'ils ne sont pas de ses

amis. Mais d'ailleurs les observations qui sont dans ce livre *,

fournissent tant de preuves pour oster du Soleil les mouvemens
qu'on luy attribue, que je ne sgaurois croire que le P. Scheiner

mesme, en son ame, ne croj^e I'opinion de Copernic, ce qui

m'etonne de telle sorte que je n'en ose ecrire mon sentiment.

Pour moy, je ne cherche que le repos et la tranquillite d'esprit,

qui sont des biens qui ne peuvent estre possedez par ceux qui ont

de I'animosite ou de I'ambition, et je ne demeure pas cependant

sans rien faire, mais je ne pense, pour maintenant, qu'a m'instruire

moy-mesme et me juge fort pen capable de servir a instruire

les autres. »

1. Leltr^s de Peiresc, t. IV, p. 202.
2. (Euvres, t. I, pp. 578-580.
3. Ibid., pp. 281-282.
4. l-a Rosa Ursina du P. Scheiner. Cf. (Euvres de Descartes, t. I, p. 283.





Nanche ^XXVIT.

Habitation dk Dicscautes a Amstehdam en mai i634

« CHKS M"^ Thomas Sergeant in den Westerkeuckstraet »

(aujourd'hui Westeumaukt, G).

C'est la probablement qua le philosoplie connut Helene et c'est la qu'une plaque
corara^moralive a ete apposee par rAUiance Fran^aise, Ic iG octobre 1920.

i
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La leltre d'avril 1634 au P. Mersenne repute k peu pr^s celle

de novcmbre 1633, qui s'est perdue en route ou qu'un cabinet

noir a arretee au passage.

Cetle fois, notre auteur a vu la Patente de condamnalion de

Galilee, « imprimee a Liege, le 20 septembre 1633, ou sont

ces mots : « quamvis hypothetice a se illam proponi simularet »,

en sorte qu'ils semblent mesme deffendre qu'on se serve de cette

hypothese en I'Astronomie » ^ Cependant, ajoute-t-il, « je

ne perds pas tout a fait esperance qu'il n'en arrive ainsi que des

Antipodes, qui avoient este quasi en mesme sorte condamnez
autresfois et aussi que mon Monde ne puisse voir le jour avec le

temps. »

Descartes n'habite plus au « Vieux Prince » ; dans la

missive a Mersenne, datee « d'Amsterdam, ce 15 May 1634 », il

precise qu'il est :

log^ ch6s M' Thomas Sergeant
in den Westerkerck straet,

oil vous adresser^s, s'il vous plaist, vos lettres *.

Grace aux travaux des historicns amsterdamois, Kleerkooper ',

Six, Breen et aux fiches de la Bibliotheque Wallonne, je suis en

mesure de donner quelques details sur ce Thomas Sergeant.

C'etait, comme le porte le registre des mariages de I'Eglise wal-

lonne d'Amsterdam, a la date du 6 octobre 1607, un « fransche

schoolmeester », un maitre d'ecole frangais, ou plutot un maitre

d' « Ecole fran^aise », car il etait ne a Dordrecht, vingt-deux ans

auparavant. II etait d'origine fran^aise, comme son nom semble

I'indiquer : sa mere s'appelle Barbe Loyson. M. Six *, le pro-

fesseur d'histoire de I'art a I'universite d'Amsterdam, a public

une lettre de lui a son « Confrere », « Guilliam Willemsen, Fran-

soijsche schoolm. tot Haerlem ))^ et qui est signee Thomas Jacob-

sen ; elle concerne son fils Johannes Sergeant, qui devint peintre.

Lui-meme, s'etablit, en 1631, libraire * a I'enseigne de Saint-

1. CEuvres, t. I, p. 288.
2. Ibid., p. 299.
3. Dans un ouvrage en partie posthume intitule : De Boekhandel le Amsterdam,

voornamelijk in de XVI J* eeuiu. La Haye, M. NijhofT ; 1914 ii 1916, p. 719.
4. Six (Jhr. Dr. J.) : Johannes Sergeant, dans Amsterdamsch Jaarboekje voor 1899

;

Amsterdam, L. J. Veen, p. 73.
5. Ce Willemsen est plus connu sous le nom de Coppenol ; cf. ibid.

6. 11 le resta jusqu'cn 1646. Cf. Ledeboer (A. M.),De Boekdrukkers, Boekuerkoo-
{lers en Uitgevers in Noord-Nederland ; Dcventer, 1872. Ledeboer le mentionne sous

e nom de t Thomas Jacobsen Sergeant », demeurant « achter de Westerkerck in,
St Jacob ». Ledeboer se trompe sans doute en disant qu'il est dessinateur en
mfime temps que libraire ; il le confond probablement avec son flls Jean.

31
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Jacques, dans la « Westerkerk-straat », qui s'appelait aussi

«c6te nord du cimetiere de I'eglise de I'ouest)), aujourd'hui «c6te

silencieux »
^ du « Westermarkt » ; les recherches que M. Breen a

faites a ma demande out etabli que c'est au numero 6 de ce

Westermarkt (cf. pi. XXXVII). C'est done la qu'habitait le

philosophe, en 1634, et c'est la que nos amis d'Amsterdam»

ceux de 1'Alliance frangaise et du Cercle frangais de I'Univer-

site, ont fait, dans uhe seance solennelle ^, apposer une plaque

commemorative du sejour de Descartes dans leur capitale,

de 1629 a 1635, avec une interruption d'un an et demi passes a

Deventer.

II y est encore le 14 aotit, ou il revolt la visite du Sieur

Beeckman, venu pour y passer la fin de la semaine aupres de

lui, du samedi soir au lundi matin, et qui lui laisse, pendant ce

temps, feuilleter le livre de Galilee 3. II lut aussi les Dialogues du

meme auteur, car on vient de decouvrir a Londres, a la Biblio-

theque de 1' « Institution of Electrical Engineers », un exemplaire,

dans la traduction latine de 1635, annote de la main de Des-

cartes *.

1. « De Noordzijde van het Westerkerkhof », actuellement «stille Zijde der Wes-
termarkt ». II y avait achete un terrain, le 22 aout 1624 (Kwijtscheldingregister A.

218). Note due k I'obligeance de M. Breen.

2. Le 16 octobre 1920, en presence de M. Charles Benoist, ministre de France k

La Haye, representant le Gouvernement fran? ais, de M. le Jonkheer Roell, repr6-

sentant le Gouvernement hoUandais, de M. Tellegen, bourgmestre d'Amsterdam,
de M. Mendes Da Costa, recteur de I'Universite municipale et de M. Rene Doumlc
d^l^gui par I'Academie fran^aise. Cf. Revue des deux Mondes, 1 novembre 1920,

3. (Euvres, t. I, p. 303.

4. Communication de M. de Waard, qui m'est parvenue trop tard pour que
j'aie pu examiner le volume, lors de mon sejour k Ldndres.



CHAPITRE XI

LE ROMAN DE DESCARTES I H^LfeNE JANS ET SA FILLE FRANCINE

Au milieu de ces occupations et preoccupations du sejour

d'Amsterdam se place un evenement mysterieux : la ren-

contre avec H61ene. Coin de roman dans une vie grave,

tout enti^re vou6e a la science, • revanche du coeur sur I'esprit,

qui satisfait notre humanite en abaissant le geant de la pens^e

jusqu'^ notre faiblesse quotidienne. II en est de cette histoire

comme d'un vers consacre k la nature dans 1'abstraction d'un

po^me classique : 11 a d'autant plus de charmequ'il est plus rare

et nous repose de la secheresse ambiante.

Elle s'appelait Helene Jans. C'etait une simple servante qui,

sans doute, faisait le menage du philosophe quand il habitait

chez Thomas Sergeant, dans la « Westerkerckstraet ». Etait-elle

blonde, yeux bleus et joues de brique, comme le Fran^ais se

represente volontiers la Hollandaise et comme elle est effective-

ment, quand elle n'a pas le teint plombe des marais ? c'est pos-

sible. Mais, a coup sur, il ne s'agit pas d'une «passade », un soir de

d^bauche, I'union est ici un « engagement », presque un mariage.

Presque, car elle est protestante, et lui catholique, roturi^re, et lui

gentilhomme. L'abbe Baillet prononce ce vilain mot : « concu-

binage », comme en se signant. Nous dirions en notre langage qui,

par exception, est ici plus poli que celui du xvii®, une Haison,

Liaison assez intermittente, pour que, dans des notes manus-
crites, singulierement plac^cs sur le feuillet de garde d'un livre,

et que Baillet ^ a vues, le philosophe ait pu noter la date de la

conception de sa fille :

« Elle s'appeloit Francine, dit le vieux biographe, et elle 6toit

1. La vie de Monsieur Descartes, t. II, pp. 89-90.
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nee a Deventer, le IX, c'est-a-dire le XIX de juillet 1635 ^ et,

selon I'observation de son pere, elle avoit ete con^ue a Amsterdam,

le dimanche XV d'octobre de Tan 1634. »

Nuit, dont il semble avoir garde le souvenir, mele de ce

charme et de ce remords, qui s'attachent, pour le catholique

fervent, a I'oeuvrede chair accomplie hors mariage. II n'a cepen-

dant pas fait voeu de s'en abstenir et il I'ecrira a son adversaire

Voet, en badinant, mais si ce vceu n'est pas formule devant

I'Eternel, peut-etre I'a-t-il fait envers son ame en la consacrant

a la verite. Tout ce qui est donne a la chair est vole a la raison.

Est-ce la le sens qu'il faut attribuer a la confidence faite a Chanut

((a qui M. Descartes declara, durant son voyage de Paris en 1644,

qu'il y avoit pres de dix ans que Dieu 1' avoit retire de ce dange-

reux engagement, que, par une continuation de la meme grace, il

r avoit preserve jusques-la de la recidive et qu'il esperoit de

sa misericorde qu'elle ne I'abandonneroit point jusqu'a la

mort » 2 ?

Baillet a pu changer les termes, forcer meme le sens de la

confidence, car il est par trop anxieux de nous affirmer que son

heros « s'est releve promptement de sa chute et qu'il a retabli

son celibat dans sa premiere perfection, avant meme qu'il eut

acquis la qualite de pere ». Nous qui ne pratiquons pas I'indis-

cretion du confesseur, jetons un voile sur les secrets de cette

alcove, mais retenons de la confidence de Descartes le mot
d'engagement. Honnete homme, il ne I'etait pas seulement au

sens de son siecle, il I'etait dans toute I'acception du terme : il

avait engendre un petit etre, il le reconnaitrait, il se sent des

devoirs envers I'enfant de sa chair.

Pour eviter qu'on jase, il eloigne la mere et il semble bien qu'il

la confie a des personnes qu'il connaissait a Deventer, mais non
pas a Reneri, pres duquel il va bientot habiter a Utrecht. II alia voir

Helene a Deventer pendant sa grossesse, car c'est ainsi que j'in-

terprete I'absence dehuit jours, dont il est question, au debut de

la lettre datee du 19 mai 1635, et d'oii il est rentre a Utrecht, par

le Zuyderzee et Amsterdam ^.

1. Les protestants des provinces autres que la Hollande, n'avaient pas, par pr6-
juge protestant, voulu adopter la rdforme Gr^gorienne.

2. Relation manuscrite de Clerselier, cit^e en marge par Baillet, Vie de Descartes
t. II, p. 91.

3. C'est k peine un detour : il dit bien qu'il revient de Frise, mais c'est peut-etre
pour donner le change k Golius (CEuvres, t. I, p. 317>.
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« Elle 6toit n6e k D^ventcr, dit Baillet, le 9, c*est-A-dirc le

19 de juillet 1635... Elle avoit 6te b^tisee a Deventer, le 28 de

Juillet, selon le stile du pais, qui 6toit le septieme jour d'aoAt

selon nous. » Ce dernier renseignement, on a pu le contrdier,

d^s 1868 \ sur le registre des baptemes, dont nous reproduisons

ici une feuille (Cf. pi. XXXIX), ou on lit :

Den 28 dito [juillel]

Vadcr Moeder Kint
Reyner Jochems Helena 2 Jans Fransintoe

Reyner, c'est Rene ; Jochems, c'est le fils de Joachim, qui etait

en effet le nom du p^re de Descartes. Le nom de Helenaj qui

n'est pas chez Baillet, va se retrouver dans une lettre du 30 aoiit

1637, et quant a Francine, elle est nommee, nous I'avons vu,

par le biographe. Francine, petite France, ce n'est pas un de ces

noms choisis au hasard ; il y a la un peu de la nostalgie du pays

ou son pere aurait voulu la voir naitre. Les Hollandais ont la

manie des diminutifs et Helene a cree celui de « Francintje »,

qu'elle devait sans doute encore abreger en « Sintje ». Descartes

pronon^ait Francinette, et c'etait plus joli.

Baillet dit bien que Francine a ete baptisee : il omet de marquer
que c'est a I'eglise protestante et, si Descartes est sincerement

catholique, ce dut lui etre un terrible creve-cceur : il damnait

son enfant. Le pasteur Moltzer se demandait meme si Descartes

n' aurait pas epouse Helene au temple, car, sans cela, Frarcine

eiit et6 inscrite dans le « Kalverboek » (Livre des veaux), destin6

aux enfants illegitimes ; argument peu decisif, car le premier

registre qui porte ce titre et que j'ai vu a Deventer, date du
xviiie si^cle et est reserve aux enfants de soldats. Ce qu'on

pent dire, c'est que I'absence du nom de • Descartes, indique

une certaine dissimulation, dont le pasteur a du se faire complice.

On se demande aussi si Descartes a assiste a la presentation au

bapteme, c'est possible, mais alors comment aurait-il pu cacher

sa qualite dans une petite ville ou il etait si connu par son pr6c6-

dent sejour ? En tout cas, jusqu'a present, les registres des

manages ainsi que le fichier wallon, sontrestes muets; peut-etre

n'ont ils rien a nous apprendre.

1. Dans le Naoorscher, t. XVII I, 1868, p. 294.
2. Hijlena est, selon moi, une faute de lecture de M. Moltzer dans CEuorea, t. Xll,

pp. 575-576, due k une haste de la lignc suivante.



486 DESCARTES EN HOLLANDE

Toujours est-il que Francine devint la preoccupation cons-

tante de son pere et la raison de beaucoup de ses deplacements.

II a du la cacher d'abord avec Hfelene aux environs de Leyde,

oil, en 1636-1637, il surveille I'irapression du Discoms de la

Methode, ce qui fait ecrire k Saumaise, le 4 avril 1637 ^
: « Je ne

vous dirai rien du personnage... II a tousjours este en ceste ville

pendant I'impression de son libvre, maisil se cache et ne se monstre

que fort rarement et vit tousjours en ce pais dans quelque petite

viile k Tescart et quelques-uns tiennent qu'il en a pris le nom
d'Escartes ». Ne serait-il pas deja a Endegeest ou k Oegstgeest,

mais c'est bien pr^s ? Ce doit etre pour chercher un asile plus

retir6 encore qu'il fait, en mai, une absence de plus de six

semaines ^. Au cours d'une autre absence, un pen plus

tard, le 30 aout 1637, il ecrit la seule lettre ou il ait parl6

d'Helene et ou il ait fait allusion a Francine. Nous la repro-

duisons ici en un fac-simile (cf. pi. XL) d'apres I'autographe

qui est a la Bibliotheque de TUniversite d'Amsterdam et dont

voici la transcription ^
:

« Monsieur,

« Toutes choses vont icy le mieux que s^aurions souhaiter. Je

parlay hier a mon hotesse pour s^avoir si elle vouloit avoir icy ma
niepce et combien elle desiroit que je lui donnasse pour cela.

Elle, sans deliberer, me dist que je la fisse venir quand je vou-

drois et que nous nous accorderions aysement du prix, pour ce

qu'il luy estoit indifferent si elle avoit un enfant de plus ou de

moins a gouverner. »

II s'agit done d'une famille chez qui Descartes est lui-meme

en pension et qui, moyennant une minime retribution, prendrait

en nourrice Francine, qu'il appelle sa niece et qu'elle eleverait,

piele-mele avec les autres enfants. La lettre etant du 30 aout

1637, la petite a deux ans.

« Pour la servante, elle s'attend que vous luy en fournirez une

et il luy tarde extremement qu'elle ne I'a desja, c'est pourquoy,

affin qu'il ne luy ennuye trop, je vous prie de mander icy au

plutost a M^^ Godfroy, que vous pensez a nous en faire trouver

une et qu'on vous a desja parle de deux ou trois, mais que vous

1. Cf. (Euvres de Descartes, t. I, p. 365.
a. Ibid., pp. 365, 373, 379.
3. Elle est imprimde dans (Euvres, t, I, pp. 393-394.
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n'avez encore rien arest^, aflTm de vous pouvoir mieux informer

de la meilleure, et que, pour nous, nous n'avons point besoin de

nous en mettre en peine, pour ce que nous aurons infalliblement

Tune ou Tautre. »

« M*" Godfroy » pourrait fitre le nom de la personne chez qui il

habite et celui du futur p^re nourricier *. Dans le passage

suivant, apparait H61^ne et justement ce rapprochement et le

mot « en effect » semblent prouver qu'H61^ne est une simple ser-

vante et que c'est a ce titre et sous ce masque qu'elle rejoindra

son enfant :

« En effect, il faut faire qu'Helene viene icy le plustost qu'il se

pourra et mesme s'il se pouvoit honnestement avant la Saint

Victor * et qu'elle en mist quelque autre en sa place, ce seroit le

meilleur, car je crains que nostre hotesse ne s'ennuye d'attendre

trop long tems sans en avoir une et je vous prie de me mander
ce qu'Hel. vous aura dit la dessus.

»

L'interpretation de ce texte est claire : Hd^ne est plac^e,

mais elle a renonce pour la Saint-Victor, le 30 septembre, car

c'est autour de la Saint-Michel (29 septembre) que se louent

les domestiques. Si elle pent se degager convenablement plus t6t,

qu'elle le fasse et se trouve au besoin une rempla^ante. Le « en

avoir une » ne laisse pas de doute sur sa qualite de servantc.

Descartes ajoute en marge : « la lettre que j'escris k Hel. n'est

point pressee et j'ayme mieux que vous la gardiez jusques a ce

qu'Hel. vous aille trouver, ce qu'elle fera, je croy, vers la fin

de cete semaine, pour vous donner les lettres qu'elle m'escrira,

que de luy faire porter par vostre servante. »

Que ne donnerait-on pas pour retrouver ces lettres 1 Elle

^tait done un peu instruite, I'humble femme qui fut un jour la

tentation du Philosophe ; au moins savait-elle ecrire, en hoUan-

dais assurement, langue que Descartes entendait parfaitement.

Y balbutiait-elle des mots d'amour ou simplement la mere
demandait-elle timidement des nouvelles de son enfant, dont ses

occupations serviles la tenaient eloignee ? Toujours est-il que

Descartes et elle s'ecrivent. II s'agit bien de lettres au pluriel,

1. Mes recherches et celle de M. Gonnet, archlviste h Harlem, o<i sont di^posies les

archives d'Egmond, pour identifier ce Godfroy, n'ont pas abouti. II serait cependant
intdressant d'dtablir s'il habitait Alkmaar, Egmondou Santpoort, ce qui aiderait
beaucoup h l'interpretation de la lettre de Descartes. Peut-fitre y arrivera-t-on par
les archives municipales de Santpoort, qui sont k Velsen, oO je n'ai encore pu me
rendre pour les consulter.

2. Cf. (Euvres, t. I, p. 394, note a.
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d'un commerce regulier de lettres que le destinataire de la pre-

sente se charge de faire transmettre, et de rapports constants,

qui durent depuis pres de trois ans deja. Ceci se concilie-t-il

bien avec la declaration a Chanut, rapportee par Baillet ?

Ou habite le destinataire ? A une certaine distance, car la

lettre du 30 aout se termine ainsi : « J' ay reQeii vos livres sans

qu'ils ayent aucunement este mouillez ou corrompus, encore

qu'ils ayent este deux nuits sur I'eau et je commence desja tout

de bon a estudier en medecine. »

Ceci fait penser a un doeteur, eloigne de deux jours de route, et

Tannery conjecture, non sans raison, que ti'est Corneille van

Hogelande \ lequel habite Leyde, aux environs duquel se trou-

verait placee Helene. Une allusion de Huygens, dans une lettre

datee du 8 se'ptembre suivant : « Je ne suis pas si loing de vous

qu'il y a d'icy [de Breda] a Alckmaer «, montre que Descartes

est aux environs d'Alkmaar, selon le raisonnement de MM. Adam
et Tannery, c'est-a-dire soit a Egmond, soitmeme a Santpoort, qui

pourtant est plus pres de Harlem. Apres cela, nous sommes au

bout de nos hypotheses. Ensuite, nous ne saurons plus rien de

Francine que ce que nous en dira le biographe :

« M. Descartes songeoit a la transplanter en France pour lui

procurer une education convenable et, sgachant quelle etoit la

vertu de Madame du Tronchet, sa parente, mere de M. I'Abbe du

Tronchet, qui est aujourd'huy Chanoine de laSainte Chapelle, il

fit agir aupres de cette dame, afin qu'elle eut la bonte de vouloir

veiller sur la personne qu'elle seroit priee de choisir elle meme
pour mettre aupres de sa fille et que cette enfant put etre elevee

dans la piete sous ses grands exemples. Pendant que les choses

sembloient se disposer a cela et que Madame du Tronchet

songeoit aux mesures qu'il falloit prendre pour seconder de si

louables intentions, M. Descartes perdit sa chere Francine, qui

mourut a Arriersfort, le VII de septembre de I'an 1640, qui etoit

le troisieme jour de sa maladie, ayant le corps tout convert de

pourpre. II la pleura avec une tendresse qui lui fit eprouver que

la vraye philosophic n'etouffe point le naturel. II protesta qu'elle

luy avoit laisse par sa mort le plus grand regret qu'il eut jamais

senti de sa vie, ce qui etoit un elTet des excellentes qualitez

avec lesquelles Dieu 1' avoit fait naitre. »

1. (Euvres de Descartes, t. I, pp. 581-582.
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Pourquoi Baillet a-t-il enrichi de fadaises les regrets du philo-

sophe devaiit le berceau vide de I'eiifaiit de cinq ans qu'il avail

perdue? Que ne les a-t-il transcrils, sans plus, pour que nous

puissions recueillir pieusement ses larmes, les premieres peut-

^tre depuis ses peines juveniles, et qu'il versa sur la tombe, oil

tout espoir d'une survivance de sa race etait a jamais enseveli ?

La scene, il est a peine besoin de I'imaginer. Descartes

assista aux derniers moments de la petite et, sans doute, puis-

qu'il a commence depuis trois ans ^ « estudier en medecine », a-t-il

exerce sur elle, pour la tirer de sa scarlatine, les rudiments de

son art, comme il I'avait fait en juin au chevet de la petite

Wilhem ^. C'est bien aux penibles jours d'Amersfoort qu'il fait

allusion, le 15 septembre 1640 2, dans sa lettre au P. Mersenne

:

a II y a quinze jours que je pensois vous envoyer les leltres qui

sont jointes a celle cy, mais j'allay inopinement hors de cete

ville avant que de les avoir fermees ». Huit jours apres le triste

evenement, il a repris assez de presence d'esprit pour parler de

son Traite de Metaphijsique, du jet des eaux, de la graine de sen-

sitive, de la matiere subtile et des « lunetes a puces » ou micros-

cope ^ II n'a pas perdu le dessein de passer en France * et le

voyage sera bien lugubre, sans la petite, qu'il y aurait menee. Mais

il se resigne, comme il semble qu'on I'ait fait, au xvii^ siecle, plus

facilement que de nos jours, a la mort d'un enfant, et c'est sans

doute en songeant a Francine qu'il termine sa lettre par ces mots

de soumission melancolique : « II est certain que tout ce qu'on

conQoit distinctement est possible, car la puissance de Dieu

s'estend au moins aussy loin que nostre pensee. »

Et H61^ne ? elle a ete sans doute I'instrument de Dieu
;
qu'elle

aussi, avec I'enfant, se resigne au neant ! II ne sera plus question

d'elle. Pas un souvenir, pas une trace, pas un regret. Assura-t-il

son sort ? S'en inquieta-t-il ou se borna-t-il a se rejouir de ce

que Dieu I'eiit « retire de ce dangereux engagement » ? A ces

questions nous ne savons que repondre, maisl'historienne pour-

rait etre aussi indifferent que le philosophe. II garde une secrete

tendresse pour la servante inconnue, qui plut un jour au penseur

et qui lui donna I'enfant, dont le sourire et les graces calines

6clair^rent, pendant cinq ans, la gravite de ses meditations.

1. GEuvres, t. I, p. 581.
2. Ibid., t. Ill, p. 175.

3. Ibid., pp. 176-177.
4. Ibid., p. 178.





CHAPITRE XII

S6jOUR a UTRECHT : 1635. UN AMI DE DESCARTES ! CONS-

TANTIN HUYGENS. UN DOMESTIQUE-DISCIPLE I JEAN

GILLOT.

II nous faut revenir un peu en arri^re, au moment ou Descartes

quitte Amsterdam pour Utrecht. La premiere lettredatee de cette

ville est du 16 avril 1635.

Ce qui I'attirait a Utrecht, il n'est pas besoin de se le demander
longtemps,c'etaitson disciple et ami, Reneri, quiyavaitetenomm^
professeur a I'Ecole Superieure (Hoogeschool) ou University,

le 18 juin 1634. II avait, avant meme le depart de Descartes

de Deventer, intrigue aupres de I'echevin Corneille Boot, pour

obtenir la chaire ; il lui en ecrit, le 25 octobre 1633 et le 2 d6-

cembre, le priant, dans cette derniere missive, redigee en latin, de

lui adresser un billet en frangais ainsi congu : « Je n'ose pas encore

vous congratuler, n'estant pas asseure du bruit quy court icy

que soyez appele ^ Utrecht. Tousjours, cela en est certain, que

la resolution est prise d'y appeler des professeurs. Vous ferez

vostre profit de cet advis, si ne le sgavez encores. »^ D^sle 2 Jan-

vier, sa presentation est certaine. Dans une lettre que Reneri

6crit a Constantin Huygens, le 4 avril 1634, ^ un post-scriptum

concerne le philosophe, qui doit etre deja ases cdtes : « Monsr. des

Cartes n'a point este adverti par moy de ces lettres », Serait-ce

parce qu'il y est question de nouvelles observations « assez

gentilles » touchant la representation des objets en la chambre
obscure, auxquelles il ne doit pas ^tre etranger ? « mais je vous

diray bien, en un mot, qu'il vous admire extremement et tant de

belles et rares parties qu'il trouve en vous ».

1. Henricus Reneri, de Deventer, & Corneille Boot i Utrecht (ProvindaleBibMo-
theek k Utrecht). Cf. Supplement op de Catalogus van de BibUotheek over Vlreehl,
par M. S. MuUer Fz., Utrecht, 1906, p. 93, t. IV. Copie de M. de Waard.

2. Dieische Wctrande, VIII (1869), pp. 483-484.

I
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Get obligeant message repond a la realite. L' admiration de

Descartes pour Constantin Huygens, cet etonnant M. de Zuy-

lichem, dont nous avons deja parle, comme de I'ami de Rivet et

de Saumaise, comme du correspondant de Balzac et de Corneille,

n'est pas feinte, et elle est, ainsi qu'il faut s'y attendre, entiere-

ment reciproque. Leur premiere rencontre date d'assez loin deja.

Le ler novembre 1632, Golius, le mathematicien orientaliste de

Leyde, avait mande a Constantin Huygens, en parlant de la decou-

ver'te des lois de la refraction par Snellius et par Descartes

:

« Tons deux, qui meritent d'etre appeles de grands mathemati-

ciens, sans s'etre jamais connus, dans des lieux et des temps

divers et par des voies independantes, le Fran^ais procedant par

les principes et les causes, le Hollandais, au contraire, par les

effets et I'observation, sont parvenus a des conclusions identi-

ques, diversement formulees ». II fait ensuite I'eloge de I'homme
avec qui il vient de passer deux jours et que, plus il conn ait, plus

il aime et admire : « Sa bonte d'ame et I'integrite de sa vie, ne sont

pas moindres que les heureuses qualites de son genie et la valeur

de sa doctrine. »

II veut faire profiter Huygens de ce contact : « A la premiere

occasion, lui dit-il, je lui ferai vos compliments, ce qui, je le

sais, lui sera fort agreable et, ce qui vous le sera non moins k

tous les deux, c'est une amitie mutuelle, si jamais il vous est

donne de vous rencontrer. » ^ Ceci eut lieu a Leyde, chez

Golius, et ne fut pas une deception. « En sortant de chez vous,

lui ecrit Huygens le 7 avril 1632, 1'image du merveilleux Frangais,

votre ami, m'a poursuivi. »

-

L'entrevue a ete trop fugitive. Huygens cherche a la renou-

veler, mais ce n'est qu'au debut d' avril 1635, que les deux

hommes semblent avoir eu une conversation plus longue, trois

matinees durant ^ a Amsterdam, au cours de laquelle Descartes

a lu une partie de sa Dioptrique.

La patience et I'intelligence avec laquelle le Hollandais I'a

6coute, la bonne volonte avec laquelle il s'est offert a en faire

e,xecuter les dessins par un « tourneur » de sa connaissance, ont

seduit Descartes, qui fait de lui a Golius, dans la lettre datee

1. L'original latin a 6t6 d^couvert et public par M. Korteweg, k qui les Etudes
cartfeiennes doivent beaucoup d'aussi heureuses trouvailles, p. 7 de Descartes et les

manuscrits de Snellius (extr. de la Revue de Metaphysique et de MoraZe, juillet 1896).
2. Ibid., p. 9.

3. Cf. (Euvres, t. I, p. 329.



s6jour a UTRECHT : 1635 493

d'Utrecht, 16 avril 1635 S un magiiifique 61oge: «Veritablement

c'est un homme qui est au dela de toute I'estime qu'on en SQauroit

faire et encore que je I'eusse ouy loucr k I'extreme par beaucoup

de personnes dignes de foy, si est-ce que je n'avois pas encore pil

me persuader qu'un mesme esprit se pust occuper k tant de

choses et s'acquiter si bien de toutes, ny demeurer si net et si

present parmi une si grande diversity de pens6es et, avec cela,

retenir une franchise si peu corrompue, parmi les contraintes de

la Cour 2. II y a des qualites qui font qu'on estime ceux qui les

ont, sans qu'on les ayme, et d'autres, qui font qu'on les ayme sans

qu'on les en estime beaucoup davantage, mais je trouve qu'il

possede en perfection celles qui font ensemble I'un et 1' autre.

Et je ne tire pas peu de vanite de ce que je ne luy ay sceu dire

aucune chose qu'il ne comprist quasi avant que j'eusse commence
de I'expliquer. Car, si la Metempsicose et la reminiscence de

Socrate avoient lieu, cela me feroit croyre que sor. ame a este

autrefois dans le cors d'un homme qui avoit les mesmes pensees

que j'ay maintenant et je prens de la occasion de juger que mes
opinions ne sont point trop esloignees de ce que dicte le bon

sens, puisque, estant en luy tres parfait comme il est, elles ne

laissent pas de luy estre si familieres. Et je vous ay voulu escrire

cecy tout au long, alTm que vous s^achies combien je vous ay

d'obligation de I'honneur de sa connoissance, car je s^ay que

c'est principalement a vous que je la doy. »

Apres cet eloge, on ne s'etonnera pas de celui de Corneille

dans la dedicace du Menteur et dans bien d'autres passages.

A partir de ce moment, I'echange de lettres et de pensees entre

Descartes et Huygens va croissant. Celui-ci I'attire chezlui, etsa

seduction est telle qu'elle I'emporte sur le cenobitisme volon-

taire du philosophe. L' affection n'est pas exclue de ce commerce,

qui fut d'abord et avant tout d'ordre intellectuel. C'est en quoi

nous choque la lettre de condoleances que Descartes adresse a

Constantin Huygens a propos de la mort de sa femme, Suzanne

van Baerle, decedee le 10 mai 1637, et oil il exprime un peu trop

1. (Euores, t. I, jip. 315-316.
2. Constantin Huygens 6tait, comme nous I'avons vu, secretaire des Commande-

ments. L'^crit le plus important qui lui ait ^t^ consacr^ est I'^tude posthume du
regrett6 J. A. Worp, Hel leven van Conslaniijn Huygens, extrait de Die Haghe,
Jaarboek 1917-1918, 1 vol. in-S" pi. Voir aussi le livre du Professeur Kalff : Cons-
ianlijn Huygens, Harlem, 1901, in-18 ; I'article d'Em. Micliel dans la Reuue des
Deux Mondes, 1893, t. CXVII, p. 568-609, puis surtout la correspondance publi^e
par Worp, que nous avons souvent citie d6j^.
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ses « sentimens en Philosophe », invitant le veuf a prendre son'

parti de cette perte, « maintenant qu'il n'y a plus du tout de

remede » ^.

Le sujet de leur correspondance du debut est la Dioptrique, a

laquelle Descartes travaille a Utrecht avec plus d'ardeur que

jamais : « Pour les lunettes, je vous diray, ecrit-il en automne

1635, a un correspondant, qui doit etre le P. Mersenne, que,

depuis la condamnation de Galilee, j'ay reveu et entierement

acheve le Traite que j'en avois autrefois commence et, I'ayant

entierement separe de mon Monde, je me propose de le faire

imprimer seul dans peu de temps. » ^ Huygens craint tou-

jours que des scrupules ne Ten detournent ? : « Je vous supplie

de ne point soulfrir qu'aucune consideration imaginaire, de celles

qui vous ont tenu en scrupule jusques a present, esbranle plus

ce dessein. »

Cependant Descartes lui en a fait part par Jean Gillot : « J'au-

ray tousjours Jan Gillot en estime pour avoir veu, de sa jeunesse,

le mystere de vos instructions incomparables, dit Huygens, et

tousjours I'aimeray, pour la bonne nouvelle qu'il m'a portee dC'

la resolution oil vous seriez de vous produire a I'ignorance du

monde par I'edition de vostre Dioptrique. »

*

Jean Gillot a ete le domestique de Descartes et, remarquant

ses dispositions, celui-ci lui a enseigne les mathematiques. - II

semble I'avoir cede a Leleu de Wilhem et il fait le sujet de la

lettre que Descartes ecrit an beau-frere de Huygens, de Deventer,

le 7 fevrier 1633, Jean Gillot s'etant plaint den' avoir plus assez

de loisirs pour faire des mathematiques chez son nouveau

maitre : « J'ay receu trois lettres de vostre Jean Gillot, depuis

quelque temps, dontje croy vous devoir rendre compte, pour le

desir que j'ay de me conserver I'honneur de vos bonnes graces.

Aus deux, premieres, il se loue extremement du bon traitement'

qu'il regoit de vous et tesmoigne s'estimer hureus d'estre a vostre

service, mais il adjouste qu'il a fort peu de tems a estudier en

Mathematiques et que ses parens ^ luy oflrent de I'entretenir a

leurs depens oil il voudra, lorsque le tems de son service sera

1. CEuvres, t. I, p. 371. Voir plus haut, p. 414.
2. (Euvres, t. I, p. 322.
3. Lettre du 28 octobre 1635, CEuvres, t. I, p. 325.
4. Ibid.

5. Son pere s'appelait aussi Jean Gillot. II porte, d'Utrecht k Leyde, la lettre de
Descartes a Golius, du 16 avril 1635. Cf. CEuvres, t. I,p. 314. Dans les flches de Leyde,
il est malais6 de voir lesquelles se rapportent au domestique de Descartes et k son*
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expir6, si ses amis luy conscillent de vous demander son conge.

A cela je luy ay, par deus fois, respondu qu'il apprenoit beaucoup

de choses eii vous servant, qui luy estoient plus necessaires que

I'Algcbre, quand ce ne seroit que la civility, la nettete, la patience

et autres telles qualit^s qui luy manquent, et qu'il devoit craindre

la liberty comme une sorciere qui le pourroit perdre ».
^

Le tome II de la Correspondance nous fournit d'autres preuves

du cas que Descartes faisait de son ancien serviteur qui est,

disons-le en passant, un protestant fran^ais refugie aux Pays-*

Bas. En 1638, il songe ^ I'envoyer a Paris pour y exposer et y
repandre les principes de la G6om6trie qui fait suite au Discours

de la MeUiode : « Au reste je pense a un autre moyen qui seroit

beaucoup meilleur, qui est que le jeune Gillot, que vous connois-

sez, est I'un de ces deux qui enseignent icy les Mathematiques

et presque celuy du monde qui SQait le plus de ma Methode.

II fut, Tannee passee, en Angleterre, d'oii ses parens Font retire,

au tems qu'il commengoit a entrer en reputation et il n'a pas icy

grande fortune qui 1'oblige a y demeurer. »

« S'il y avoit assurance de luy en faire trouver une meilleure

k Paris, j'ay assez de pouvoir sur luy pour luy faire aller et il

pourroit donner plus d'ouverture en une heure, pour I'intelli-

gence de ma Geometric, que tons les escrits que je s^aurois

envoyer. »

*

Rien de plus touchant que 1' affection qu'il temoigne a

cet ancien domestique, devenu son 61eve et qui n'est ni de sa

pfere. Je me borne done k les reproduire, d'aprts les copies qu'a bien voulu m'en-
voyer M. le pasteur Qer :

I. Baptist k Sedan, le 4 septembre 1607 : Jean, fils de Jean, chirurgien, et Beatrix

GiUo.
II. Refu mcmbre do I'Eglise de Leide, en 1607, Gillot Jean et sa femme par

tdmoignage de I'Eglise de Sedan (ce pcrsonnage pent fitre le chirurgien ci-dessus

mentionn^ et le p6re du serviteur de Descartes).
III. Baptist, le 12 aoQt 1618 : k Leide, Gillot Pierre, fils de Jean et de Jenne de la

Lezand.
IV. Proclam^s k Dordrecht, le 8 Janvier 1635 : Gillot Jean, n^ k Paris, et Marguerite

Jeans, Vve de Jean Com^lis, n^e k Dordrecht, (si ce personnage est le disciple de
Descartes, il n'est pas de Sedan et n'a rien de commun avec le precedent).

V. Membres de I'Eglise de Leide, 26 avril 1643 : Gillot Jean et sa femme.
VI. Proclam^s k Leide, le 30 novembre 1649 : Gillot Jean et Blanche Isabelle.

VII. Marias k Delft, le 4 ddcembre 1649 : GUot j. h., n6 k Leyden, et Blanclie Isa-

beUe j. f.

Je conhais encore un Jean Gillot, libraire, mort en 1665. Sa veuve, Marthe Person,
Spouse k Groningue, en avril 1671, Jean de La Barre, de Normandie, et meurt k
Groningue en 1694 {Bulletin Eglises Wallonnes, 2" s^rie, t. I, p. 248).

Sur Jean Gillot, domestique de Descartes, voir aussi Baillet, t. I, pp. 292, 361,

393, 394.
1. (Euvres, t. I, pp. 264-265.
2. Ibid., t. II, p. 89.
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classe iii de sa religion. Ceci fait grand honneur a sa largeur

d'esprit. La lettre du 27 mai 1638 est adressee au P. Mer-

senne, qui va done, par interet pour la science, s'occuper de

placer a Paris le jeune huguenot : « Ce que je vous avois ecrit de

Gillot n'estoit point a dessein que vous vous nuissiez aucunement

en peine de luy chercher condition, car je ne luy ay pas encore

seulement demande s'il voudroit se resoudre d'aller en France

ny ne I'ay vu il y a plus de six mois, et, en s'arrestant a Leyde ou

a La Haye, il y pent aisement guaigner quatre ou cinq cens

ecus par an. II eut pu aussi en gaigner assez en Angleterre, mais

ses parens Ten ont retire contre son gre, lorsqu'il comnienQoit

a y entrer en connoissance pource qu'ils craignoient qu'il ne

se debauchast, estant loin d'eux, comme ils craindroient sans

doute, estant en France, qu'on ne le rendist catholique, car ils

sont fort zeles huguenots, mais, pour luy, il est fort docile et, de

sa fidelite, j'en voudrois repondre comme de mon frere. » Le beau

mot ! qu'il a deja employe a propos de I'ouvrier Ferrier et qui

atteste un coeur tendre et confiant dans I'amitie.

« En sorte que, si M. de Sainte-Croix ou quelque autre luy

offre une condition que vous jugiez luy estre avantageuse, je

ne lairray pas de I'envoyer, pourvu toutefois que Rivet ^ n'en

soit point averty, car il a tant de pouvoir sur ses parens qu'il

les empescheroit d'y consentir, sous pretexte de la Religion,

bien que ce ne fust en effet que pour empescher son avancement,

car c'est son humeur ». ^

Descartes croit n' avoir pas ete assez chaleureux et, dans la

suite de la meme lettre, il accentue I'eloge, supplie qu'on ne

froisse pas le jeune homme et que son nouveau maitre le traite

non en valet mais en camarade, sans exiger de lui trop d'humi-

lite. C'est une merveille de delicatesse et qui en dit long sur la

fagon dont Descartes traitait ses valets en un siecle ou Arsinoe

les battait et ne les payait point :

« II y a regie generale pour trouver des nombres qui ayent

avec leurs parties aliquotes telle proportion qu'on voudra
et, si Gillot va a Paris, je luy apprendray, avant que de I'y

envoyer, mais je vous prie de me mander, si vous jugez que la

condition de Monsieur Sainte-Croix fust bonne pour luy ; il est

1. L'ancien professeur de Leyde, alors pr^cepteur du jeune Guillaume II, k La
Haye. Cf. plus haut, 1. II, chap. XIII, p. 303.

2. CEuvres, t. II, pp. 145-146.
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tr^s-fidele, de tres-bon esprit et d'un naturel fort aimable

;

il entend uii peu de Latin et d'Anglois, le Francois et le Flamand.

II sQait tres-bieii TArithmetique et assez de ma methode pour

apprendre de soy-mesme tout ce qui luy peut manqucr dans

les autres parties de Mathenialique. Mais, si on attend de luy

des sujettions, comme d'un valet, ii n'y est nuUement propre,

a cause qu'il a loujours est6 nourry avec des personnes qui

estoient plus que luy et avec lesquels neantmoins il a vecu

comme camarade, outre qu'il ne sgait pas mieux les civilitez

de Paris qu'un Estranger. Et je Grains que, si on le vouloit

faire trop travailler dans les nombres, il ne s'en ennuyast, car,

en elTet, c'est un labeur fort infructueux et qui a besoin de

trop de patience pour un esprit vif comme le sien. » ^ Pour le

vulgaire, le mathematicien est celui qui sait bien compter et

jongler avec les chiffres^; pour Descartes, c'est, selon la formula

moderne, I'analyste et I'inventeur.

Mais quittons le jeune Gillot et revenons a Utrecht, ou

nous avons laisse Descartes, en I'ete 1635. Par bonheur nous

savons ou il habita. On trouve aux archives de cette ville

un dessin, sur lequel une main inconnue a trace ces mots :

« Het huis, waarin Descartes eenigen tijd gewoond heeft in

de Maliebaan te Utrecht » (La maison ou Descartes habita

quelque temps, sur le Mail, a Utrecht).

On verra une reproduction de ce dessin dans notre planche

XXXVIII a : un petit pavilion carre en retrait sur la chaussee,

dont il est separe par une miserable palissade interrompue

par les fenetres d'un appentis et un porche somptueux en plein

cintre, ferme d'une porte en planches mal equarries. Le batiment

a toit pyramidal, surmonte d'une chemin^e, est perce, du

cote de la rue, de trois fenetres assez johes, a fronton, garnies,

dans la partie inferieure, de petits volets et encadrees par des

pilastres de style ionien. Toute 1' architecture est un compromis
entre le style hollandais et le style frauQai^i : il rappelle la maison

Thysius de Leyde et semble avoir ete refait dans la seconde

moitie du xvii« siecle. On en sait I'emplacement : c'est a peu

pres au coin de la rue du Rossignol (Nachtegaalstraat) et du
Mail (Maliebaan) dont les ombrages 6pais et les Hgnes d'arbres

1. (Euvres, t. II, pp. 149-150.
2. Voir la rdfutauon de ce prdiug^ dans un article de M. Denjoy, Revue du

Mois, 1912.

32
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rectilignes attirent et seduisent I'etranger, mais qui n'etait alors

qu'un terrain vague, hors de Teiiceinte fortifiee.

Dans le lointain, on apergoit la majestueuse tour ajouree

de la cathedrale medievale. Descartes y monta, aupres du

carillonneur : « A propos de quoy, je vous diray, ecrit-il, le

23 aout 1638, au P. Mersenne qu'il y a un aveugle a Utrecht,

fort renomme pour la Musique Vqui joue ordinairement sur les

cloches de cete haute Tour dont vous desirez avoir les mesures,

lequel j'ay vu faire rendre 5 ou 6 divers sons a chascune des

plus grosses de ces cloches, sans les toucher, approchant seule-

ment sa bouche de leur bord et y entonnant tout bassement

le mesme son qu'il leur vouloit faire imiter. « ^ Au pied de la

tour, est tapie I'Universite, vieux cloitre entoure de jardins et

ou Descartes dut se rendre souvent pour entendre son ami

Reneri defendre en latin les theories revolutionnaires du Car-

tesianisme naissant qui tentait les routes nouvelles et s'ecartait

« du grand chemin qui ne conduit nulle part et qui ne sert qu'a

fatiguer et egarer ceux qui le suivent ».
^

1. Une obligeante communication du savant archiviste d'Utrecht, M. S.

Muller, me permet de pr^ciser que ce carillonneur£616bre est le « Jonkheer » Jacob
van Eyck.

2. Cf. CEuvres, t II, p. 329.
3. Expression ddtach^e d'une lettre k Constantin Huygens de [mars 1638J ;

cf. CEuvres, t. II, p. 52.



CHAPITRE XIII

s6jour a leyde (1636-1637) : publication du discours

DE LA M£TH0DE

Lorsque Descartes a acheve a Utrecht la Diopirique dont il

parle beaucoup, et, sans doute, le fameux Discours de la Mcthode

dont il ne parle point, il se rend a Leyde, centre de la Librairie

hollandaise pour y trouver les celebres Elzeviers, Bonaventure,

I'oncle, et Abraham, le neveu, illustres descendants de Thumble

« Pedel » ou bedeau de I'Universite de Leyde et qui avaient

grandi litteralement dans I'ombre de I'ancienne « Academic ».

« Je suis venu a ce dessein en cette ville, ecrit le philosophe a

Mersenne en mars 1636 \ mais les [Elzeviers] qui temoignoieut

auparavant avoir fort envie d'estre mes libraires, s'imaginans,

je croy, que je ne leur echapperois pas, lors qu'ils m'ont veil

icy, ont eu envie de se faire prier, ce qui est cause que j'ay

resolu de me passer d'eux et, quoy que je puisse trouver icy

assez d'autres libraires, toutesfois, je ne resoudray rien avec

aucun que je n'aye receii de vos nouvelles, pourveii que je ne

tarde point trop a en recevoir et si vous jugez que mes escrits

puissent estre imprimez a Paris plus commodement qu'icy et

qu'il vous plust d'en prendre le soin, comme vous m'avez oblige

autresfois de m'offrir, je vous les pourrois envoyer incontinent

apr^s la vostre receiie. »

« Seulement y a-t-il en cela de la difliculte que ma copie

n'est pas mieux ecrite que cette lettre, que I'ortographe ny

les virgules n'y sont pas mieux observees et que les figures

n'y sont tracees que de ma main, c'est a dire tres-mal, en sorte

que, si vous n'en tirez rihteUigence du texte pour les interpreter

apr^s au graveur, il luy seroit impossible de les comprendre.

1. (Eiwres, t. I, p. 338.
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Outre cela, je serois bien aise que le tout fust imprime en fort

beau caractere et de fort beau papier et que le librairc me don-

nast du moins deux cens exemplaires, a cause que j'ay envie d'en

distribuer a quantite de personnes. «

^

Le gentilhomme ne songe done pas a demander a son editeur,

qu'il enrichira, des honoraires : il se contentera de deux cents

exemplaires d'auteur et c'est ce que fut paye un des plus purs

chefs-d'oeuvre de I'esprit humain! Peut-etre que cela est bien

ainsi, car, comme I'ecrivait Descartes, deux ans plus tot ^
:

« pource que les inventions des sciences sont de si haut prix

qu'clles ne peuvcnt estre assez payees avec de 1' argent, il scmble

que Dieu ait tellement ordonne le monde que cette sorte de

recompense n'est communement reservee que pour des ouvrages

mechaniques et grossiers ou pour des actions basses et serviles. »

11 faut dire aussi que le Discours est le premier livre d'un jeune

auteur de... quarante ans ^.

« Et afm que vous SQachiez ce que j'ay envie de faire impri-

mer, il y aura quatre Traittez, tons francois et le titre en general

sera : Le projet d'une Science universelle qui puisse elever nostre

nature a. son plus haut degre de perfection. Plus la Dioptrique,

les Meteores et la Geometric, ou les plus curieuses Maiieres que

VAutheur ait pii choisir, pour rendre preuve de la Science univer-

selle qu'il propose, sont expliquees en telle sorte que ceux mesmes

qui n'ont point estudie les peuvent entendre. »

C'est bien pour cela qu'ils sont « tons francois » et d'un frangais

qui ne sent pas la « West-Frise » *. Ce n'est rien moins qu'une

revolution. Les deux traites que Gassendi a publics dans laprece^

dente decade sont en latin, en latin le Novum Organum de Bacon

(1620), en latin la Geometric de Clavius et les cours des univer-

sites ; I'emploi de notre « vulgaire » confere au Projet d'une science

universelle la portee d'un appel au peuple des lettres, aux

hommes du bon sens, ignorassent-ils le latin, en faveur de la

raison, apanage de tons. La vieille Sorbonne en devait trembler

1. (Euvres, t. I, p. 338-340.
2. A Morin (septembre ou octobre 1634), ibid. p. 314.

3. A qui cependant « des libraires... ont fait oflrir un present », pour leur mettre
ce qu'il ferait entre les mains, avant mfime qu'il ne sortit de Paris. (Cf. (Euvres^

t. I, p. 351.)
4. Je crois qu'il faut lire West-Frise (c'est 1^ qu'est Franeker) dans la lettre du

12 d6cembre 1633 k Wilhem, k laquelle je fais allusion ((Euvres, t. I, p. 273) : « Je
ne doy pas esperer que le sejour de Westfalie, oil je me suis presque toujours arest6,

m'ait donnd moyen d'acquerir les graces que je n'avois sceii apporter de moa
pais. >
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dans ses fondements. Le gentilhomme-philosophe, sans 6pitogc

ni bonnet, I'^pee au c6t6 et la plume au chapeau, enfon^ait ses

portes pour faire entrer la v6rit6. Ceci explique la fidre excuse

que Ton lit k la fin du Discours de la Melhode *
: « Et si j'escris

en Francois, qui est la languc de mon pais, plutost qu'en Latin,

qui est celle de mes Precepteurs, c'est k cause que j'espcre que

ceux qui ne se servent que de leur raison naturelle toute pure,

jugeront mieux de mes opinions que ceux qui ne croyent qu'aux

livres anciens et, pour ceux qui joignent le bon sens avecl'estude,

lesquels seuls je souhaite pour mes juges, ils ne seront point,

je m'asseure, si partiaux pour le Latin qu'ils refusent d'entendre

mes raisons pourceque je les explique en langue vulgaire. »

La suite de cette importante lettre de mars 1636 prouve que

le Projet d'une Science universelle est bien le Discours de la

Melhode, auquel il pourrait servir de sous-titre et qui est, par

consequent, acheve en grande partie : « En ce projel, je decouvre

une partie de ma Methode, je tache a demonstrer Texistence

d( Dieu et de I'ame separee du corps et j'y adjouste plusieurs

autres choses qui ne seront pas, je croy, desagreables au lecteur.

En la Dioptrique, outre la matiere des refractions et I'invention

des lunettes, j'y parle aussi fort particulierement de TOeil, de

la Lumiere, de la Vision et de tout ce qui appartient a la Catop-

trique et a I'Optique. Aux Meteores, je m'arreste principalement

sur la nature du Sel, les causes des Vents et du Tonnerre, les

figures de la Neige, les couleurs de I'Arc-en-Ciel, ou je tasche

aussi a demonstrer generalement quelle est la nature de chaque

Couleur et les Couronnes ou Halones ^ et les Soleils ou Parhelia *,

semblables a ceux qui parurent a Rome, il y a six ou sept ans.

Enfin, en la Geomeirie, je tasche a donner une fa^on generale

pour soudre tons les Problemes qui ne I'ont encore jamais

este. Et tout cecy ne fera pas, je croy, un volume plus grand

que de cinquante ou soixante feuilles. »

Descartes n'a pas la superstition du volume, dans tous les

sens du mot, et ne croit pas que les idees qui y sont contenues

ont d'autant plus de poids qu'il est plus lourd. II avait d'ail-

leurs bieji calcule : il y eut exactement soixante-six feuilles *.

1. CEuores, t. VI, p. 77-78.
2. Nous disons aujourd'hui « halos ».

3. C'est-i-dire faux-soleils. Voir plus haul, p. 449.
4. (Euvres, t. I, p. 342.
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« Au reste je n'y veux point mettre mon nom, suivant mon
ancienne resolution, et je vous prie de n'en rien dire a personne,

si ce n'est que vous jugiez a propos d'en parler a quelque libraire,

afin de sgavoir s'il aura envie de me servir, sans toutesfois

achever, s'il vous plaist, de conclure avec luy, qu'apres ma
reponse. »

Pas de nom ! le Discours de la Methode paraitra anonyme

;

anonyme comme les Provinciates, comme les Satires du Sieur D...

Quelle le^on pour notre vanite moderne, si preoccupee d' assurer

notre droit de propriete sur la moindre des productions de

I'esprit! Cette modestie fonciere du grand homme, laquelle

nous repose de la vanite bouffie d'un Saumaise ou d'un Hein-

sius, se marque encore dans I'humilite avec laquelle il se soumet

d'avance a la censure d'un Constantin Huygens, a qui il va
lire son manuscrit a La Haye, le l^r avril 1636, dans I'apres-

midi 1
:

« Monsieur,

« Je ne manqueray de me trouver demain a vostre logis,

incontinent appres vostre diner, puisqu'il vous plaist de me
faire la faveur de me le permettre et je porteray avec moy
tons ceus de mes papiers qui seront asses au net pour les pou-

voir lire, affm que vous en puissies choisir ceus dont la lecture

vous sera le moins ennuieuse et que j'aye le bonheur de s^avoir

au vray le jugement que vous en feres. Car, comme je tasche

en tout de reigler plutost mes sentimans par la raison que par

la coustume, j'ay particulierement cete maxime que je me
tiens beaucoup plus redevable a ceus qui me reprenent qu'a

ceus qui me louent... » ^ II lui laisse meme une partie de ce

manuscrit, comme en temoigne la lettre de Constantin Huy-
gens, ecrite de La Haye le 15 juin 1636 ^ II semblerait, a la

lire, que I'impression soit deja commencee, car le Hollandais

demande a Descartes delui « faire entendre par occasion jusques

ou en est Z'imprimeur ».

Pour lequel s'est-il decide ? Pour Jean Maire, qui etait ori-

ginaire de Valenciennes et etabli a Leyde. Entre la lettre de

1. CEuvres, t. I, p, 342.
2. Ibid. p. 343.
3. Ibid.
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Descartes du 31 mars 1636 et celle do mars 1637 \ il y a, dans

la correspoiidaiicc publiee avec lant de soin par MM. Adam
et Tannery, une lacune d'une annee enti^re. Nous ne sommes
pas en mesure de la combler, mais, au moins, pouvons-nous verser

au dossier un document reste jusqu'a present ignore et inedit,

et qui est sans prix*: le contrat d'edition du Discours de la

Methode, passe devant le « Notaire public » Laurens Vergeyl

et signe de la propre main de Rene Descartes et de Jean Maire

a Leyde, le 2 decembre 1636. Nous le reproduisons en deux fac-

similes (cf. pi. XLI-XLII), dont voici la transcription litterale

et complete :

Prothocol 335

Laurens Vergeyl 69
Not. public k Leyde

Aujourd'huy le 2^ Decembre [1636] comparurent pardevant moy LA U-
RENS VERGEYL, notaire public et les tesmoings soubsnom6s, Mons'
RENfi DES CARTES demeurant k present en ceste ville d'une et

S' JEAN LE MAIRE, marchand libraire en cest ditte ville de Leyde
d'autre part, lesquels comparants declarerent entre eux deux estre accordei

en telle sorte que ledit DES CARTES mettra entre les mains dudit

LE MAIRE toute la copye d'un livre intitule : La methode etc. plus la

Dioptrique, les Meteores et la Geometrie et s'employera avecq luy pour
luy faire avoir les privileges pour Timprimer tant en ce pays qu'en
France, k condition que ledit LE MAIRE ne jouira desdi7s privileges

que pour deux editions k s^avoir celle quy est desja commencee en ceste

ville et une autre qu'il poura faire icy ou en France et qu'en ces deux
editions ensemble, il ne poura finer plus de trois milles exemplaires,

lesquels estant distributes ou ledit DES CARTES s'oflrant de prendre

tous ceux quy resteront aud/7 LE MAIRE pour le pris qu'il aura com-
munement vendu les autres aux libraires, ledit DES CARTES jouyra
desdits privileges tout de mesme que s'ils avoyent est6 octroyds en son
nom pour en user ou les transporter k luy LE MAIRE ou k tel autre

libraire qu'il luy plaira, en sorte que sy, apres cela ledi7 LE MAIRE
imprimoit ledi7 livre ou en fraufois ou en autre langue sans le consen-

tement dudit DES CARTES, il se soubsmet aux mesmes peines ou
amendes ausquels seront condamn6s par lesdi/s privileges ceux quy
rimprimeroient pendant la distribution de ces deux premieres editions

sans son consentement. Et de plus, il promet de donner au susdit(s)

DES CARTES deux cents exemplaires de la premiere edition quy est

commenc6e, obligants I'accomplissemen/ de tout ce que dessus [par]

personnes et biens, nuls reserves, les soubsmettants k tous Seigneurs

et justices Requeron^ etc.

1. QiuoreSy p. 347.
2. L'honneur de la d^couverte de ce document capital pour notre histoire litt^-

raireetdont I'original se trouve aux Archives Municipales de Leyde, revient ^
M. Bijleveld, ancien archiviste-adjoint, lequel le signala k M. de Waard, qvti a
bkn voulu, ainsi que M. Bijleveld, me laisser le soin de le publier ici, ce dont je les

remercie, I'un et 1 autre, trfes sinc^rement.
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Ainsi faict k Leyde au comptoir de moy, notaire, en presence DAVID
GATOU et JEAN DESPUY com/ne tesmoings dignes de foy h ce, avec
moy, notaire, requis

RENfi DESCARTES
GATOU/ pour ce que dessus

JAN MAIRE
JAN DU PUIS

Le notaire Vergeyl nous a epargne les clauses de style et il

est tres facile de resumer, en quelques lignes, le precieux docu-

ment : I'impression a deja commence par les soins de Jan

Maire, que la piece appelle « Le Maire ». Descartes s'engage a

lui procurer les deux privileges, I'un pour la Hollande, I'autre

pour la France, mais ils ne vaudront que pour I'edition deja

commencee et pour une autre que Maire pourra faire aux Pays-

Bas ou en France, jusqu'a concurrence detroismille exemplaires,

gros tirage pour I'epoque. Ceux-ci vendus, ou repris par I'auteur

au prix de libraire, il recouvre la propriete de son livre.

II obtient en payement les deux cents exemplaires qu'il desire

pour les distribuer a ses amis.

Le privilege fut facilement obtenu des fitats de Hollande,

sans doute par les soins de Huygens ; celui du Roi Tres

Chretien mit plus de temps, pour beaucoup de raisons,

dont I'une est que les epreuves interessaient tellement les

intercesseurs qu'ils les gardaient indefmiment entre les mains,

I'autre, que le bon P. Mersenne voulut trop bien faire et

qu'il redigea un texte pompeux dont les louanges, que I'auteur

semblait s'accorder a lui-meme, devoilant d'ailleurs son ano-

nymat, I'irriterent profondement ^
:

« L'invention des Sciences et des Arts accompagnez de leurs

demonstrations et des moyens de les mettre a execution estant

une production des Esprits qui sont plus excellens que le com-

mun, a fait que les Princes et les Estats en ont toujours receli

les inventeurs avec toutes sortes de gratifications, afm que,

ces choses introduites es lieux de leur obeissance, ils en devienent

plus florissans. Ainsy nostre bien-ame Des Cartes nous a fait

remonstrer qu'il a, par une longue estude rencontre et demonstre

plusieurs choses utiles et belles, auparavant incognues dans

1. II s'excuse plus tard de son irritation aupres du P. Mersenne (cf. t. I, p. 376
des CEuvres) : « Je s^ay bien qu'il y a force gens qui seroient bien glorieux d'en
avoir un semblable, jusques-l^ que quelqu'un icy, en ayantvu lacopie, disoit qu'il

I'estimoit plus qu'il n'eust fait des Lettres de Chevalerie. »
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les Sciences humaines et concernant divers arts avec les moyens
de les mettre en execution... »

La suite devait le Mcher plus encore, car elle Tengageait pour
I'avenir : « A ces causes, desirant gratifier ledit Des Cartes et

faire cognoistre que c'est a luy que le publiq a I'obligation de

ses inventions, nous avons... accorde, permis, voulons et nous

plaist que ledit Des Cartes puisse faire et face imprimer toutes

les oeuvres qu'il a composees et qu'il composera touchant les

sciences humaines en tel nombre de traitez et de volumes que

ce soit etc. »
^

Par la lettre de mars 1637, nous comprenons que Mersenne

a critique le titre qu'il a lu sur les epreuves, car Descartes lui

repond : « Je ne mets pas Traile de la Methode, mais Discours

de la Methode, ce qui est le mesme que Preface ou Advis touchant

la Methode, pour monstrer que je n'ay pas dessein de I'ensei-

gner, mais seulement d'en parler. Car, comme on pent voir

de ce que j'en dis, elle consiste plus en Pratique qu'en Theorie

et je nomme les Traitez suivans des Essais de cette Methode,

pour ce que je pretens que les choses qu'ils contiennent n'ont

pii estre trouvees sans elle, et qu'on pent connoistre, par eux,

ce qu'elle vaut, comme aussi j'ay insere quelque chose de Meta-

physique, de Physique et de Medecine dans le premier discours,

pour montrer qu'elle s'etend a toutes sortes de matieres. »

Au temoignage de Saumaise, dans une lettre a Jacques du
Puy, datee de Leyde, 4 avril 1637, et que nous avons deja citee

« le livre du sieur des Cartes est acheve d'imprimer », a cette

date, « mais il ne se debite point encores, a cause du privilege

qu'on attend de France... »; «il a tousjours est6 en ceste ville

pendai t I'impression de son libvre ». C'est ce que confirme la

phrase de notre contrat : « demeurant a present en ceste ville ».

II a dtl y voir Monsieur de Hauterive avec sa femme et

sa « compagnie Fran^oise ». Pendant ce sejour aussi, pour-

suivant ses recherches d'Amsterdam, il assiste a I'Universite

de Leyde, a la « le^on d'Anatomic », comme il I'a raconte lui-

meme plus tard au P. Mersenne ^
:

1. Le texte complet du privilege franyais ne figure pas dans I'^dition princeps,
qui n'en prdsente qu'un rdsum^ (t. VI, p. 515), mais en tfite de I'^dition latine, publi6e
en 1644, sous le titre de Renati Des Cartes, Specimina philosophiae sea disserlatio
de Melhodo, etc., par Louis Elzevir (of. (Euvres, t. VI, p. 518). Comme le privilege,
donn6 le 4 may 1637, 6tait valable pour dix ans, on en pent conclure que Maire avail
alors probablement vendu ses deux mille hull cents exemplaires.

2. Lettre du 1" avril 1640, dans (Euvres, t. Ill, pp. 48-49.
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« Je ne trouverois pas estrange que la Glande Conarium ^

se trouvast corrompue en la dissection des lethargiques, car

elle se coirompt aussi fort promptement en tons les autres et,

la voulant voir a. Leyde, il y a trois ans, en une femme qu'on

anatomisoit, quoy que je la cherchasse fort curieusement et

sceusse fort bien ou elle devoit estre, comnne ayant accoustume

de la trouver dans les animaux tons fraischement tuez, sans

aucune difficulte, il me fut toutesfois impossible de la recon-

noi^tre. Et un vieil Professeur, qui faisoit cette anatomic,

nomme Valcher ^ me confessa qu'il ne I'avoit jamais pu voir

en aucun cors humain, ce que je croy venir de ce qu'ils employent

ordinairement quelques jours a voir les intestins et autres par-

ties, avant que d'ouvrir la teste. »

Le Discours de la Methode n'a pas paru, que deja les gens

bien informes de Paris jasent et demandent au P. Mersenne,

a la grande colere de Descartes, de quelle religion est I'auteur.

Enfin le privilege de France, date du 4 mai 1637, est arrive

et Maire pent composer, au-dessous, laligne fatidique : « acheve

d'imprimer le 8 jour de juin 1637 « ^. L'auteur ne partage pas

sa satisfaction, car il fait inserer, apres I'errata, qui occupe une

page entiere, cette curieuse note : « On trouvera aussy en plu-

sieurs endroits des distinctions fort mal mises et quantite

d' autres fautes de pen d'importance, lesquelles on excusera

facilement, quand on sgaura que I'Autheur ne fait pas profession

d'estre Grammairien et que le Compositeur, dont le Libraire

s'est servi, n'entend pas un mot de Francois. »

II s'agit maintenant de distribuer les deux cents exemplaires.

Les premiers doivent etre, comme il convient a un loyal sujet,

« pour le Roy », pour « Monsieur le Cardinal de Richelieu »

et leur ministre a La Haye « Monsieur de Charnasse», a qui

l'auteur a ete presente recemment et qui se chargera de les

leur transmettre *. II n'oublie pas non plus le prince dont

I'hospitalite lui est si douce, son Altesse ^ Frederic-Henri :

« Des lors que je me resolu de quitter mon pais et de m'eloigner

de mes connoissances, afm de passer une vie plus douce et plus

1. C'est la glande pineale, oil Descartes localisait les esprits animaux ».

2. C'est-a-dire van Valckenburg (Adrien). Cf. van der Aa, Biogr. Wdb., v"> Fal-
coburgius.

3. (Euvres, t. VI, p. 514-515.
4. Cf. (Euvres, t. I, p. 387.
5. La France lui avait tout recemment accord^ ce litre.
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tranqujlle que je nei faisois auparavant, je ne me fusse point

avise de me retirer en ces Provinces ct de Ics preferer a quantity

d'autres endroits, oil il n'y avoit aucune guerre et oil la purete

et la secheresse de I'air sembloient plus propres aux productions

de Tesprit, si la grande opinion que j'avois de Son Altesse ne

m'eust fait extraordinairement fier d sa protection et a sa con-

duite et depuis, ayant jouy parfaitement du loisir et du repos

que j'avois esper6 trouver k I'ombre de ses armes, je luy en ay

tres-grande obligation et pense que cc livre qui ne contient

que des fruits de ce repos, luy doit plus particulierement estre

offert qu'a personne ».
^

L'intermediaire, ici choisi, est assurement Huygens, qui

eut naturellement son ^xemplaire. Quant au fidele disciple

Reneri, il n'est pas oublie non plus et il revolt meme la mission

de distribuer un certain nombre de volumes a des Hollandais

de marque. C'est ce que montre la lettre que voici, adressee

par le professeur d'Utrecht k P. C. Hooft ^

:

Monsieur,

Estant k Amsterdam pour distribuer quelques exemplaires du livre

de Monsr. Des Cartes k personnes de qualite, dont il faisoit estime

pour avoir eu I'lionneur de les avoir veil et de leur avoir parl6 aultre

fois, il m'avoit recommand6 de bailler un ou le faire tenir h Vostre

Seigneurie pour le grand estime qu'il fait de vostre merite, desirant

bien d'estre tenu pour vostre humble serviteur. J'espere que trouverez

le livre k vostre goust
;
pour moy, je n'ay encore rien veil d'approchant

6s aultres autheurs sur les subjets qu'il a choisi pour eschantillon d'un

CEUvre plus grand.
Je n'ay rien en moy dont puisse sortir quelque chose d'approchant

et si haults degrez et beaucoup moins qui soit digne d'estre veil

d'un ceil d'aigle comme est celuy de vostre subUme esprit, neanmoins
m'estant imagin6 que certaine nouvelle fafon d'analyse, dont je suis

le premier inventeur, pourroit avoir quelque usage es sciences, je

prendray le hardiesse de vous en envoyer quelque jour un echan-

tillon afln que je puisse recognoistre par vostre censure si je ne me
trompe... etc.

[s.] Henri Reneri.
d*Amsterdam, en haste ce
16« de juin.

Le destinataire, Pieter Corneliszoon Hooft, n'etait pas un
mince person nage. Vondel, Cats, Constantin Huygens et lui

sont les lumieres de la litterature hoUandaise, en un si^cle

1. (Euures, t. I, p. 385.
2. Copie de M. C. de Waard, d'aprfes P. C. Hooft, Brieven; Leyde, E. J. Brill^

1857, p. 215.
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qui est aussi son grand siecle. A la suite d'un voyage de

France etd'Italie, de 1598 a 1601 (il etait ne en 1581), Hooft

devient le representant authentique de la renaissance italo-

frangaise. II sera petrarquisant et ronsardisant, pratiquant le

€ulte de la femme et de la nature. Ce qui le distinguera de son

temps et de son ni,ilieu orthodoxe, c'est sa fidelite a la libre

pensee et au doute de Montaigne qu'il appellera « le divin

Gascon)), «den godlyken Gascoen ))^. C'est pourquoi il est curieux

de voir Descartes le frequenter ; car le debut de la lettre a

Reneri ne laisse pas de doute sur le fait que le philosophe fran-

^ais et I'ecrivain hollandais se sont vus. Ne serait-ce pas au

chateau de Muiden, dont Hooft est «drossart)), depuis 1609 ^

a mi-chemin entre Naarden et Amsterdam, aux bords du

Zuyderzee ? II y continue la tradition du poete Roemer Visscher

et des deux filles de celui-ci, les poetesses Maria Tesselschade ^

«t Anne, et y entretient une veritable cour litteraire ou fre-

quentent le grand Vondel, qui ne se brouilla avec lui qu'apres

etre devenu catholique (1643), Samuel Coster, fondateur de

I'Academie Hollandaise (1617), Jan Vos, etc. Hooft etait aussi

auteur tragique et comique (on lui doit une excellente

imitation amsterdamoise de VAiilulaire, le Warenaar), ^ mais

il n'est pas moins historien et son histoire de Henri IV, Het

leven van Hendrik de Groote, parue en 1626, n'avait pas man-
que, sans doute, d'attirer sur lui 1' attention de Descartes.

Quoi qu'il en soit, quand meme celui-ci n'aurait eu avec

Hooft qu'une seule entrevue, elle est interessante en ceci que

le Frangais ne fuit nullement les Hollandais de marque, que,

bien plus, il semble les rechercher a Amsterdam et ailleurs,

que la reputation de libre-penseur du bailli de Muiden ne I'avait

pas eloigne de lui, et cela encore est caracteristique.

Quant a Reneri, auteur de la lettre que nous venous de citer,

1. Cf. Gedichten van P. C. Hooft, ed. Stoett ; Amsterdam van Kampen, 1899,
in-8°; t. I, p. 73. Selon M. Prinsen, a qui je dois cette indication, la po^sie inti-
tulee « N^cessite » (Noodlot) est toute impregn^e de la philosophie de Mon-
taigne.

2. II est aussi bailli du Gooiland, le pays de bruyeres qui s'dtend entre le Zuyder-
zee et la ligne Amersfoort-Naarden.

3. Ainsi nomm^e par son pere, assezsingulierement, d'aprSs le d^sastre qu'avaient
subi ses vaisseaux pres de Texel.

4. L'article le plus recent sur Hooft est celui que M. Prinsen, qui vient de suc-
ceder k M. te Winkel, comme professeur de littdrature nderlandaise k I'Universitfi
d'Amsterdam, a ins^r^ dans le Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, au
t. IV (1918), col. 771-777, avec une bibliographic. M. Prinsen est I'auteur d'un
remarquable Handboek tot de Nederlandsche Lelterkundige Ceschiedenis ; La
Haye, M. Nijhoff, 1916, in-S", oil il est question aussi de Hooft k la page 256.
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il n'h6sita pas ^ prendre aussitdt le Discours de la MeUwde et

les Essais pour sujet de ses cours k TUniversite d' Utrecht.

C'est ce que prouve une lettre de Saumaise * a rastroiiome

Boulliaud, datee du7 mars 1638, el qui en dit long sur le succes

du livre en Hollande : « Je suis bien aise du jugement favorable

que vous faites du livre de Mons"" Des Cartes. Je le lui feral

sgavoir el a ses seclaleurs, qui sonl en grand nombre en ses

(sic) quarliers, jusques la que son livre se lit ^ publiquement

en rAcademie d'Ulrech par un professeur en philosophie nomme
Reyneri. II Iravaille lousjours, a ce que j'apprens, apres son

Monde. S'il estoit moins bon catholique, il nous I'auroil desja

donne, mais il craint de publier une opinion qui n'esl pas ap-

prouvee a Rome. »

L'Universite d'Ulrecllt peul done revendiquer I'honneur

d'avoir ele la premiere au monde, oil Ton ail explique le

Discours de la Methode.

1. Cf. aSuvres de Descartes, t. X, p. 556-557, d'apres le ms. 7050 de la Biblioth^que
de Vienne, fol. 143. Saumaise n'eut pas autant de chance que Hooft et n'eut son
cxeinplaire qu'en ddcembre. Je ne sais s'il y en cut un pour Rivet, dont Descartes
se niefiait : Je connois son coeur, il y a long-temps, et de tons les Ministres de ce
pais, pas un desquels ne m'est amy, mais neantmoins lis se taisent et sont muets.
comme des poissons ». (CEuvres, t. II, 32).

2. S'enseigne.





CHAPITRE XIV

SfijOUR A SANTPOORT PR^S HARLEM (1638-1639)

Le bruit qui se fait autour de sa doctrine n'etourdit pas le

philosophe et Taccueil favorable des Universites hollandaises

lie lui donne pas d'illusions suria valeur de I'enseignement qui s'y

donne. II le juge meme assez durement dans cette lettre de

septembre 1638, a laquelle nous avons deja fait allusion ^ et

oil il deconseille a un pere d'y envoyer son fils : « La Philosophic

ne s'enseigne icy que tres-mal, les Professeurs n'y font que

discourir une heure le jour, environ la moitie de Tannic, sans

dieter jamais aucuns Ecrits ^ ny achever le cours en aucun

temps determine, en sorte que ceux qui en veulent tant soit

peu s^avoir, sont contraints de se faire instruire en particulier

par quelque maistre, ainsi qu'on fait en France pour le droit,

lorsqu'on veut entrer en office. » Ce genre de « repetitions »

fit la premiere fortune de Regius a Utrecht. C'est a celui-ci,

qui s'appelait, de son vrai nom, Henri de Roy, bien qu'il appar-

tint a une vieille famille locale *, que Descartes renvoie le pere

en question, s'il tient absolument a faire etudier son fils aux

Pays-Bas : « Si M. vostre fils vient en ces quartiers, je le serviray

en tout ce qui me sera possible. J'ay loge a Leyde en une maison

ou il pourroit estre assez bien pour la nourriture ; mais, pour les

etudes, je croy qu'il seroit beaucoup mieux a Utrecht, car c'est

une Universite qui, n'estant erigee que depuis quatre ou cinq ans,

n'a pas encore eu le temps de se corrompre, et il y a un Professeur,

1. Cf. plus haut, p. 366. et (Euores, t. II, pp. 377-378.
2. Cependant nous avons conscrv^ bien des cahiers de cours de ce temps ; ils

s'appclaient, alors comme aujourd'hui, en hollandais, « dictaat », ce qui indique une
persistance de la mauvaise habitude qu'ont certains profesSeiirs de dieter leurs
cours. '

3. Voir, sur lui, une thdse r^cente de M. J. A. de Vrijcr : Hinricus Regius. Een
« Cariesiaansch » hoogleeraar aan de Uihchisclxe Hoogesclxool. La Have, M. Nfj-
hofl, 1917, in-8.
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appelle M. le Roy, qui m'est intime amy ^ et qui, selon mon
jugement, vaut plus que tous ceux de Leyde. »

« Les SQavans d'ici le tiennent pour le nompareil », dit encore

quelque part Saumaise \ a propos de Descartes. L'encens de

ces fideles devait incommoder ceux a qui il n'allait point.

On le lui fit bien voir, mais ne devan^ons pas les evenements.

La periode qui s'ouvre apres la publication du Discaurs de

la Methode en juin 1637 est une periode heureuse : I'auteur

est soulage de son fardeau, il est delivre ; il a « pose son paquet »,

comme ecrit brutalement le meme Saumaise a propos de 1' accou-

chement de Madame de Hauterive ^ et une allegresse I'envahit.

Malgre I'ardente polemique avec Fermat, Roberval, fitienne

Pascal, sur le sujet des tangentes et de la roulette, ses lettres

respirent la joie de vivre. D'abord il est a la campagne, en

Noord-Holland ou Hollande septentrionale des aout 1637, soit

a Egmond-binnen, soit plus probablemient a Santpoort.

D'ailleurs, c'est la meme region : des dunes de sable, revetues

d'une herbe dure, d'un vert fonce, qu'on appelle des oyats et

qui ondulent avec de jolis chatoiements gris, sous chaque brise

venue de la mer toute proche. Cclles derriere lesquellcs s'abrite

Egmond sont plus pelees et leurs arbustes ne sont que de maigres

arbousiers aux bales orange, mais celles de Santpoort, qui n'est

separe de Harlem que par la vallee des fleurs (Bloemendael),

sont plus boisees, ombragees par des pins maritimes aux troncs

noueux et tordus, dont la forme rappelle assez les pins parasols

du midi.

II y a, aujourd'hui encore, trois Egmond: Egmond aan-Zee,

qui etait alors beaucoup plus important et que la mer ravagea

dans une de ses brusques tempetes *, puis, vers I'interieur des

terres, Egmond aan-den-Hoef, Egmond au fer a cheval ^ c'est-

a-dire au carrefour, au point ou s'arretent les dunes ; enfm,

a deux kilometres plus loin encore, Egmond-binnen. Ni dans

I'un ni dans 1' autre on ne trouve plus la trace du philosophe qui

pourtant y passa tant d'annees. II y a bien une vieille auberge

carree parmi des arbres avec une enseigne peinte, des maisons

1. L'expression « intime amy » fait supposer aux editeurs de Descartes qu'il
faudrait peut-6tre remplacer dans le texte « le Roy » par « Reneri ».

2. Lettre aux du Puy, du 4 avril 1637, citee au t. II, p. 642 et t. X, p. 555.
3. Cf. CEuvres de Descartes, t. X, p. 554.
4. On y voyait encore, en 1620, d'importantes mines d'^glise,
5. A moins que ce nom ne signifie, comme le veut I'ancien archiviste d'Alkmaar^

M. Bruinvis : « Egmond de la ferme » (hoeve)
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du temps, consistant en un rez-de-chauss6e seulement, une

porte, deux ou trois fenetres k. croisillons, abrite par un toil

trds haul a mansarde saillante, dont la fen^tre s'aligne

sur la facade et est surmontee d'un minuscule pignon en forme

de proue renvers^e. Une de ces maisons, la plus proche des

mines du chateau, pourrait etre celle qu'on montrait encore,

vers 1750, comme ayant ete la demeure du philosophe ^

L'eglise, qui avait eit detruite par les Espagnols venait

d'etre reconstruite en 1633 au frais des fitats ; elle poss^de

un gracieux clocheton a belv6d^re et de jolis vitrauxen grisaille.

Descartes la visita sOrement, mais il n'y fit pas ses devotions,

car elle est afTectee au culte protestant, bien qu'il y ait dans

les deux Egmond beaucoup de catholiques.

C'est en 1643, que Descartes habita au Hoef; en 1637,

Baillet signale sa presence a Egmond-binnen *. Ce vil-

lage, au sud du Hoef, est remarquable par les ruines

d'une celebre abbaye, dont 11 ne reste presque plus trace,

mais qui, alors, presentait des vestiges encore imposants.

Ici, une autre tradition locale, qui n'est jamais negligeable,

ferait croire que Descartes aurait habite au Waterryk,

situ6 a mi-chemin entre Egmond aan-den-hoef et Egmond-
binnen et qui est aujourd'hui une ferme que seul un vieux por-

tique, au bord de la route, signale a 1' attention du passant.

Le paysage est facile a caracteriser : des champs abondants,

malgre un sous-sol sablonneux, des prairies qu'engraisse le

« polder » et ou paissent d'innombrables bestiaux. Vers le nord,

la ligne verte ou jaunatre des dunes; dans le lointain, les tours

d'Alkmaar emergeant de leur bouquet d'arbres, comme dans

les vieilles gravures des Delices des Pays-Bas et, naturellement,

des moulins. Sur tout repose une paix absolue ; on n'entend

meme pas le bourdonnement confus de la mer, distante de

deux kilometres.

Si Descartes est avec sa ch^re Francine a Egmond, dans la

seconde moiti6 de 1637, en 1638, par contre, il est descendu

un peu plus bas, franchissant 1' « Y » pour se rapprocher de Har-

1. On lit en effet k propos d'Egmond aan-den-hoef, dans le Tegenwoordige Slaat
der Vereenigde Nederlanden ; 8* deel, Amsterdam, I. Tirion, 1750, in-8°, p. 357 :

* Men toont norh, nabij het verwoeste kasteel, de woonplaats alwaar de beruglc
filosoof Descartes eenij^ejarcn lang zijn verblijfplaats gehouden heeft*. Commu-
nication due k I'obligeance de M"« Bruining, aroliiviste d'Alkmaar.

2. Vic de Descartes, t. I, p. li.

33
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lem, a Santpoort. Ici, il n'est plus besoin de faire d'hypotheses;

nous avons une lettre que Descartes a adressee a Alphonse

de Pollot ^ et qui est datee par lui : « de Santporte, a une lieue

de Harlem vers Alkmaer ^ le 6® may 1639 », mais Plempius,

le professeur de Louvain dont nous avons deja parte, semble

I'y avoir visite deja deux ans plus tot puisqu'il ecrit : « in praedio

circa Hariemum » ^.

Ah ! le delicieux oasis de verdure dans le desert des dunes.

C'est 1^ que Descartes a loue une maison avec un grand jardin.

Un chateau ? Que non, un ermitage tout au plus. II n'oseyaccueil-

lir rofficier genevois Alphonse de Pollot, gate par les splendeurs

de la Cour de La Haye : « II est vray que j'aurois trez mauvaise

grace de vous convier a prendre de la peine pour vous rendre en

un lieu ou vous ne s^auriez etre si bien receu que vous meritez,

et les regies de la bienseance me le deffendent, mais ne

peuvent m'empecher de vous temoigner que si, neanmoins, il

vous plait de le faire, j'en seray trez aise et vous en auray

obligation. »

S'il n'insiste pas dsivantage, ne serait-ce pas que le philo-

sophe a avec lui Helene et surtout sa Francine ? N'est-ce

pas a elles qu'il ferait allusion dans la lettre du 12 septembre

1638 * : « Je suis environne de fievres de tous costez ; tout le

monde en est malade er ces quartiers et il n'y a que moy seul

en ce logis qui en ait este exempt jusquesa present. M^'Bannius

en a bien eu sa part a Harlem, mais j'apprens qu'il se porte

mieux : il y a fort long temps qu'il m'avoit dit qu'il vous escri-

roit, peutestre que son mal Ten a empesche. »

N'est-ce pas encore de la presence de sa fille que resultent

cette serenite, cette allegresse meme, qui se marque dans tous

ses propos ? Qu'on ne lui parte pas de la vieillesse, des cheveux

gris qu'il s'etait observes : « II y a trente ans que je n'ay eu, ecrit-

il a Mersenne, le 9 Janvier 1639 ^ graces a Dieu, aucun mal

qui meritast d'estre appele mal. Et, pour ce que I'aage m'a

1. Cf. CEuvres, t. II, pp. 544-546.

2. Cette mention de Alkmaar ferait songer k Santpoort, meme pour la lettre Ai]k

citde, de aodt 1637. Cf plus haut, p. 488.

3. Cf. CEuvres, t. I, p. 401 et t. XII, p. 125, note /.

4. Cf. CEuvreSy t. II, p. 361. C'est le voisinage de Bannius (cf. aussi t. II, p. 153),

le fait que Descartes se sert du courrier de Harlem et non de celui de Alkmaar (cf.

t. II, p. 174, 338, 437) qui me font reporter k mai 1638 lesejour a Santpoort etpeut-
etre mSme k novembre 1637, sinon plus t6t (cf. t. II, p. 450).

5. (Euvres, t. II, p. 480.
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oste celte Chaleur de foye qui mc faisoit autrefois aymer les

armes et que jc nc fais plus profession que de poltronnerie et

aussy que j'ay acquis quelque peu de connoissance de la mede-

cine et que je me sens vivre et me taste avec autant de soin

qu'un riche gouteux, il me semble quasi que je suis maintenant

plus loin de la mort que je n'estois en ma jeunesse. Et si Dieu

ne me donne assez de science pour eviter les incommoditez

que I'aage apporte, j'esperc qu'il me lairra au moins assez long

terns en cete vie pour me donner loysir de les soulTrir. Toute-

fois, le tout depend de sa providence, k laquelle, raillerie ^

part, je me soumets d'aussy bon coeur que puisse avoir fait le

Pere Joseph ^ et I'un des poins de ma morale est d'aymer la

vie sans craindre la mort. »

A Huygens, il mande, en juin 1639 ^
: « Et pour la mort,

dont vous m'avertissez, quoy que je sgache assez qu'elle pent

a chaque moment me surprendre, je me sens toutesfois encore,

graces k Dieu, les dents si bonnes et si fortes que je ne pense

pas la devoir craindre de plus de trente ans, si ce n'est qu'elle

me surprenne. »

« Les dents si bonnes et si fortes », toujours I'impression de

vie robuste que donne a ce corps grele et petit, a la poitrine

trop etroite, le grand air du large et la vegetation luxuriante

du jardin oil il ecoute I'echo : « Je rencontray icy, derniere-

ment ^ par hasard, un autre Echo que vous trouverez peut

estre assies rare, car, soit qu'on parlast haut ou bas ou qu'on

frapast deS mains etc., il rendoit tousjours un mesme son, qui

estoit fort clair et fort aigu, semblable a celui de la voix d'un

poulet, nonobstant que ceux qu'on faisoit en fussent fort

differens, en sorte que je pensois du commencement qu'il y
eust quelque oiseau cach6 dans les herbes oil je I'entendois,

mais j'apperceu aussy tost apres que c'estoit un Echo qui se

formoit dans ces herbes, lesquelles estant des cors fort petits

et deliez a comparaison des tours et des rochers, oil I'Echo a

coustume de se former, estant frapees par la voix, faisoient

leurs tours et retours beaucoup plus frequens et ainsy don-

noient un son plus aigu. Car cet Echo estoit dans un coin de

jardin oil quantite de bestes et autres herbes estoient montees

1. « L'Eminence grise », mort le 18 ddcembre 1638.
2. CEuvres, t. II, p. 552.
3. Ibid., p. 330 : Lettre i Mcrsenne du 23 aoflt 1638.
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en graines a la hauteur d'un homme ou davantage et la plus

part de ces herbes estant coupees, I'Echo a presque du tout

cesse. »

Comme Mersenne emet des doutes, Descartes se fache et le

rembarre d'importance : « Pour I'Echo S j' admire que vous

m'estimiez si simple que de penser que quelque Jean des Vignes

m'ait abuse, car je vous assure que jel'ay observe aux champs,

en mon propre jardin, ou il n'y a personne aux environs qui

puisse y faire aucune fourbe ny en donner le moindre soupgon

qu'on puisse imaginer. Et encore maintenant, il y a une planche

de cicoree sauvage, dans laquelle il repond un peu, quand on

frappe des mains, mais les grandes herbes, ou il repondait le

plus distinctement, ont este coupees. Au reste, la raison de

cet Echo me semble si claire que je ne doute point qu'on ne

le puisse rencontrer en plusieurs autres lieux, comme, par

exemple, dans les bleds, quand ils sdnt fort hauts et prests a

coupper. »

II n'echangerait pas son ermitage pour le Louvre meme :

« Pour en parler entre nous, confie-t-il a son correspondant, le

27 mai 1638 ^ il n'y a rien qui fust plus contraire a mes
desseins que I'air de Paris, a cause d'une infinite de divertisse-

mens qui y sont inevitables et, pendant qu'il me sera permis de

vivre a ma mode, je demeureray tousjours a la campagne, en

quelque pais ou je ne puisse estre importune des visites de mes
voisins, comme je fais icy maintenant en un coin de la Northol-

lande, car c'est cette seule raison qui m'a fait preferer ce pais

au mien et j'y suis maintenant si accoustume que je n'ay nuUe

envie de le changer. »

Ce n'est pas a dire qu'il n'y resolve quelques visites. Le jardin

touffu abrite souvent, de ses ombrages, les robes courtes a rabat

blanc de deux pretres catholiques de Harlem, Bannius et Blom-

maert ^ qui deviendront et resteront ses amis et avec qui il

discutera, comme il I'avait fait a Egmond, aveclepretre d'Alk-

maar, Caterus *.

((Monsieur Bannius... est nonseulement catholique mais, avec

Cela, Prestre, ecrit Descartes a Mersenne le 27 mai 1638 ^ et

1. (Euvres, t. II, pp. 396-397. Lettre k Mersenne, du 11 octobre 1638.
2. Ibid., t. II, pp. 151-152.
3. Sur ces pretres et le Chapitre de Harlem, voir (Euvres, t. XII, p. 290 et s.

4. Cf. Ibid., et t. Ill, p. 265.
5. Ibid., t. II, p. 150.
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qui a, je croy, quelque benefice dans Harlem. 11 est fort SQavant

en la pratique de la musique ; pour la theorie, je vous en laisse

juger. » Bannius, c'est Jean Albert Ban, archipretre de Harlem,

oil les canonicats sont restes debout sur les ruines de r£glise,

comme k Utrecht. On le fit un jour concourir contre Boesset

de Villedieu pour composer un air sur les vers :

Me veux-tu voir mourir, insensible Climaine ?

La preference alia au musicien frangais et c'est en vain que le

Hollandais en appela k Anne Marie de Schurman *. Ban a fait

entendre un petit concert de musique vocale et instrumentale

k Descartes, qui a et6 le voir le 13 Janvier 1640, sans doute « en

la rue de Saint-Jean », oil il habitait, du moins en juillet suivant,

«visa vis de la Commanderie » 2. Le 15 octobre 1639, Bannius

6crit k Constantin Huygens *
: « Hier j'ai passe une demi-

journ^e avec le heros Descartes a parler musique. » L'archi-

pretre a fait connaitre a celui-ci le digne cure « Blomert »

et c'est en leur faveur que Descartes adresse a Huygens,

dans ce meme mois *, une requete, interessante a bien des

egards, d'abord, en ce quelle etablit leurs relations avec leur

voisin le philosophe, ensuite, parce qu'elle nous eclaire sur la

situation des catholiques en HoUande, a cette epoque :

« Monsieur,

« Si vous n'aviez jamais dit aucun bien de moy, je n'aurois

peut estre jamais eu de familiarity avec aucun Prestre de ces

quartiers, car je n'en ay qu'avec deux, dont I'un est M. Ban-
nius, de qui j'ay acquis la connoissance par I'estime qu'il avoit

ouy que vous faisiez du petit traitte de Musique qui est autres-

fois eschappe de mes mains, et 1' autre est son intime amy,

M. Bloemert, que j'ay aussi connu par mesme occasion. Ce que

je n'ecris pas a dessein de vous en faire des reproches, car, au

contraire, je les ay trouvez si braves gens, si vertueux et si

exempts des qualitez pour lesquelles j'ay coustume, en ce pais,

d'6viter la frequentation de ceux de leur robe, que je conte

1. CEuvres, t. Ill, pp. 261-262.
2. Ibid., t. Ill, p. 127.
3. Cf. Ibid., t. II, p. 586 : « Heri cum Heroe Descartio mediam diem in colloquiis

musicis consumpsi ». Dans une lettre pr^c^dente, 11 avait dit : « Rem omnem Heroi
Descartio mihi amicissimo proposui ».

4. Cf. ibid., t. II, pp. 583-586.
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leur connoissance entre les obligations que je vous ay... »

« Je croy les avoir assez frequentez pour connoistre qu'ils

ne sont pas de ces simples qui se persuadent qu'on ne peut

estre bon Catholique qu'en favorisant le party du Roy qu'on

nomme Catholique ^ ny de ces seditieux qui le persuadent aux

simples, et qu'ils sont trop dans le bon sens et dans les maximes
de la bonne Morale. A quoy j'adjouste qu'ils sont icy trop

accommodez et trop a leur aise dans la mediocrite de leur con-

dition Ecclesiastique et qu'ils cherissent trop leur liberte, pour

n'estre pas bien affectionnez a I'Estat dans lequel ils vivent.

Que si on leur impute a crime d'estre Papistes..., c'est un crime

si commun et si essentiel a ceux de leur profession que je ne me
SQaurois persuader qu'on le veuille punir a la rigueur en tons

ceux qui en sont coupables... »

Descartes se justifie de sa requete en affirmant qu'il considere

aussi son propre interet : « II y en a en France, entre mes faiseurs

d' objections, qui me reprochent la demeure de ce Pais, a cause

que I'exercice de ma Religion n'y est pas libre ; mesme, ils

disent que je ne suis pas, en cela, si excusable que ceux qui

portent les armes pour la deffense de cet Estat, pource que les

interest en sont joints a ceux de la France et que je pourrois

faire par tout ailleurs le mesme que je fais icy. A quoy je n'ay

rien de meilleur a repondre, sinon qu'ayant icy la libre frequen-

tation et I'amitie de quelques Ecclesiastiques, je ne sens point

que ma conscience y soit contrainte. »

Nous avons la un echo des conversations de famille, ou de

confessionnal, dans lesquelles on reprochait a de jeunes catho-

liques fran^ais d'aller servir ou s'instruire chez les protestants

de Hollande.

Outre les deux pretres, deux protestants tres authentiques,

sans parler de PoUot, frequentaient la maison de Santpoort

et y faisaient de courts sejours, I'ancien et le nouveau dis-

ciples, Reneri, qui avait ete I'annonciateur, et Regius, qui

allait devenir I'apotre : « M"^ Renery, venant icy, m'a apporte

la hauteur de la tour d'Utrecht » ^ note Descartes, le 23

aout 1638, mais il ne devait pas jouir longtemps ni souvent

de cette hospitalite qui savait se faire si accueillante. Au debut

de mars, une lettre de Regius annonce que Reneri est empech6

1. Le roi d'Espagne.
2. Cf. (Euvres, t. II, p. 330.
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de venir « k cause de ses fr^quentes indispositions ». * Comrae

celles-ci prennent une allure inquietanle, Descartes se precipite

au chevet de son ami et le trouve mourant, k Utrecht, a la

mi-mars * 1639 :

« J'ay fort plaint la mort de M*" Renery, ecrit-il de Santpoort

k Pollot, le 6 mai suivant. J 'allay pour le voir si tost que j'eu

apris que son mal avoit passe les homes d'une simple fievre,

mais j'en avois est6 averti si tard que je ne le trouvay plus

en estat de recevoir aucune assistance de ses amis et mon
voyage fut en tout si peu heureux que mesme je ne vous trouvay

point k Utrecht oil je pensois que vous fissies vostre demeure » ^.

Cette mort fut I'occasion d'une eclatante manifestation du

Cartesianisme a I'Universite d' Utrecht, car iEmiUus ou Melis

y prononga une oraison funebre de Reneri qui n'etait qu'un

long panegyrique de Descartes, a qui Regius en envoya une

copie manuscrite. Ce fut aussi I'occasion d'un avancement

pour celui-ci qui, de «
professeur extraordinaire

»
qu'il etait depuis

le 6 septembre 1638 seulement, devint « professeur ordinaire »,

le 18 mars 1639, sans que personne s'opposat au rapide avance-

ment * ou etait arrive I'eleve de Reneri et le fidele disciple

de la Methode.

Sa reputation est desormais etablie et, une semaine

avant la mort de son maitre, il pouvait ecrire a Descartes ^

que les cours de medecine, conformes aux principes cartesiens,

attiraient non seulement plusieurs etudiants en medecine mais

meme des philosophes, des jurisconsultes, des theologiens et

d'autres auditeurs etrangers. II lui annonce qu'il passera deux
ou trois jours aupr^s de lui pour lui demander son avis sur divers

projets. Si insensible qu'il soit a la flatterie, Descartes ne laisse

pas d'etre agreablement chatouille par I'hommage des jeunes,

et, en sciences comme en lettres, on Test encore a quarante

ans, qui est I'age de Regius, n6 k Utrecht en 1598 * :

t Que ces gens 1^ facent ou dient ou escrivent tout ce qu'ils

1. D'aprfes un r6sum^ de Baillet, cf, (Euvres de Descartes, t. II, 527.
2. II mourut, le 15 ou 16 mars 1639, peut-fitre dans les hras de sa jeune fcmmo,

qu'il aurait dpous^e in extremis, mais il ne semble pas que ce fut le jour de ses noces,
comme le veut Gassend (cf. CEuores de Descartes, t. II, p. 529), qui dit tenir son
r^cit de Bomius.

3. (EuDres, t. II, p. 545.
4. Ibid., p. 529.
5. 9 mars 1639. Cf. Ibid., t. II, p. 527.
6. Vrijer, Regius, p. 5.



520 DESCARTES EN HOLLANDS

voudront, mandait Descartes a Mersenne, le 23 aout 1638 \ en

parlai t de ses contradicteurs et apres avoir re^u le premier

hommage de Regius ou de Roy, je suis resolu de les mespriser.

Et, au bout du conte, si les Frangois me font trop d'injustice,

je me tournerai vers les gentils ^. Je suis resolu de faire imprimer

bientost ma version latine pour ce sujet et je vous diray que

i'ay receu, cete semaine mesme, deslettres d'un Docteur que je

n'ay jamais vu ny connu et qui, neanmoins, me remercie fort

affectueusement de ce que je I'ay fait devenir Professeur en

une Universite oil je n'ay ny amis ny pouvoir. » Exageration

evidente, puisqu'il y a non seulement Reneri mais iEmilius.

« Mais j'apprens, qu'ayant enseigne en particulier quelque

chose de que j'ay fait imprimer, a des escholiers de ce lieu la,

ils y ont pris tel goust qu'ils ont tons prie le magistrat de leur

donner ce professeur. II y en a d'autres aussy qui enseignent

ma Geometric, sans en avoir eu de moy aucunes instructions et

d'autres qui la commentent. Ce que je vous escris, afTm que vous

sgachiez que, si la verite ne pent trouver place en France,

elle ne lairra pent estre pas d'en trouver ailleurs et que je ne

m'en mets point fort en peine » ^.

Ceci est du depit ou je m'y trompe fort, car seule consacre

la louange du grand Paris : tons les Regius du monde ne la

remplaceront point. Cependant le Hollandais conjure le maitre de

lui donner, aupres de lui, la place de feu M. Reneri, ajoutant que,

s'il I'accordait, il s'estimerait aussi heureux que s'il estoit eleve

jusqu'au troisieme Ciel. II ira le voir a la Pentecote * sans doute

pour lui parler de la Physique, enseignement qu'il a demande
a joindre a celui de la Botanique et de la Medecine, a quoi

la municipalite avail consenti, le 22 avril 1639.

Dans les intervalles de ces rares visiles, de quoi s'occupe

Descartes ? Beaucoup de la medecine, il nous I'a dit, et, par

consequent, de la dissection. II rit de ceux qui I'accusent d'aller

par les villages pour voir tuer des pourceaux ^ mais il est per-

suade que la « Nature agit, en tout, suivant les loix exactes des

1. Cf. (Euvres, t. II, p. 334.
2. En latin dans le texte.
3. Ibid.

4. Non pas k Egmond, comme dit Baillet, mais k Santpoort, car il est difficile

d'admettre que Descartes, dans sa lettre du 6 mai 1639, datee de Santpoort, invite
Pellet k venir I'y voir, sans le prevenir qu'il sera k la Pentecote (12 juin) k Egmond,
ofi, selon Baillet, Regius lui fait preveir, le 17 mai, sa visite.

5. (Euvres, t. II, p. 621.
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Mechaniques et que c'est Dieu qui luy a impost ces loix »,
*

mais il ne se conlente .pas de cette theorie. « J'ay considere

noil seulement ce que Vezalius et les autres ^crivent de I'Ana-

tomie, mais aussi plusieurs choses plus particulieres que celles

qu'ils ^crivent, lesquelles j'ay remarquees en faisant moy-mesme

la dissection de divers animaux. C'est un exercice ou je me suis

souvent occupe depuis unze ans et je croy qu'il ii'y a gueres

de Medecin qui y ait regarde de si pres que moy. Mais je n'y

ay trouve aucune chose dont je ne pense pouvoir expliquer en

particulier la formation par les causes Naturelles. »

En cela Descartes, malgre ses erreurs et la faussete de

certaines de ses theories, est, encore un coup, vraiment un

savant moderne : « tout de mesme que j'ay explique en mes
Meteores, celle d'un grain de sel ou d'une petite etoille de neige.

Et si j'estois a recommencer mon Monde oil j'ay supose le corps

d'un animal tout forme et me suis contente d'en monstrer les

fonctions, j'entreprendrois d'y mettre aussi les causes de sa

formation et de sa naissance. Mais je n'en sgay pas encore

tant, pour cela, que je pusse seulement guerir une fievre... »

II a done refait dans son « Monde », appliquee a I'homme,

I'hypothese, si dangereuse pour les theogonies, qu'il a formulee

dans le Discouis de la Melhode et ou apparait si nettement la

notion de Loi : « Je me resolu de laisser tout ce Monde icy a

leurs disputes et de parler seulement de ce qui arriveroit dans

un nouveau, si Dieu creoit maintenant, quelque part, dans les

Espaces imaginaires, assez de matiere pour le composer et qu'il

agitast diversement et sans ordre les diverses parties de cete

matiere, en sorte qu'il en composast un Chaos aussy confus

que les Poetes en puissent feindre et que, par apres, il ne fist

autre chose que prester son concours ordinaire a la Nature et

la laisser agir suivant les Loix qu'il a establies. »

^

Aussi se garde-t-il bien de mettre « au monde son Monde »,
*

comme I'y invite avec insistance Constantin Huygens. Des-

cartes lui repond *
: « Je n'ay pas jure de ne permettre point

que mon Monde voye le jour pendant ma vie, comme je n'ay

point aussi jure de faire qu'il le voye apr^s ma mort, mais

1. (Euvres, t. II, p. 525. Lettre du [20 Wvrier 1639) k Mersenne.
2. Ibid., t. VI, p. 42.

3. Ibid., t. II, p. 547. Lettre de La Haye, 15 mai 1639.
4. Ibid., pp. 552-553. Lettre de [juin 1639].
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que j'ay dessein, tant en cela qu'en toute autre chose, de me
regler selon les occurrences et de suivre, autant que je pourray,

les conseils les plus seurs et les plus tranquilles... Et comma
on laisse les fruits sur les arbres aussi long-temps qu'ils y peuvent

devenir meilleurs, nonobstant qu'on sgache bien que les vents

€t la gresle et plusieurs autres hazards les peuvent perdre a

chaque moment qu'ils y demeurent, ainsi je croy que mon
Monde est de ces fruits qu'on doit laisser meurir sur I'arbre

et qui ne peuvent trop tard estre cueillis. »

« Apres tout je m'asseure que c'est plutost pour me gratifier

que vous m'invitez a le publier que pour aucune autre occasion,

car vous jugez bien que je n'aurois pas pris la peine de I'ecrire,

si ce n'estoit a dessein de le faire voir et que par consequent,

je n'y manqueray pas, si jamais j'y trouve mon compte et que

je le puisse faire sans mettre au hazard la tranquillite dont je

jouis » ^

1. Cf. (Euvres, t. II, p. 553.



CHAPITRE XV

SEJOUR A HARDERWIJK (1640), A LEYDE (1640)

ET A ENDEGEEST (1641-1643)

Vers la fm de I'annee 1639, au d^but de decembre, Descartes

semble avoir voulu se rapprocher d' Utrecht et de Regius, sans

toutefois s'etablir dans cette ville meme. II choisit Harderwijk.

C'est encore une petite cite universitaire. Elle avait sa « Hoo-
geschool » depuis 1619 et des hommes de valeur y avaient

enseigne, comme Thysius et Constantin L'Empereur van
Oppyck, appeles par la suite a Leyde ; Johan van Mandeville

;

Hendrick de Diest, qui remplacja L'Empereur en 1627 et passa

apres a Deventer ; Johan Kloppenburg (1592-1652), ami de

Saumaise. En droit, elle eut Gerard van Bronckhorst, A. Mat-

thaeus II, Cup, plus tard appele a Franeker, et Christenius. Jean

Isaac Pontanus y etait mort, au debut d'octobre 1639. Docteur

en medecine, et, comme A. Metius, eleve de Tycho-Brah6, k

Copenhague, il avait pubhe le Livre de Magirus De Physica et

un Itinerarium Gallise Narbonensis. Ant. Deusing lui avait

succede \ apres une le^on inaugurale De recta Philosophiae

naturalis conquirendae methodo. On dirait vraiment que le

philosophe fran^ais veut faire le tour des universites hollan-

daises pour y recruter des disciples et en gagner les maitres.

Ceux-ci enseignaient au Catharinen Closter dont des parties

existent encore ; la dut se rendre parfois Descartes, au

moins pour y consulter des livres quand il n'a pas assez de

sa Bible et de la Somme de Saint Thomas qu'il a emport^es \
Pouvait-il exercer la religion catholique k Harderwijk ? c'est

1. Cf. Schrassert, Hardervicum antiquum, Harderwijk, 1732, petit in-4», deux
volumes et surtout Bouman, Gesch. van de... Geldersche Hoogeschool, t. I, p. 40.

2. II ^crit, le 25 d6cembre 1639, (cf. (Euores, t. II, p. 630) au P6re Mereenne : « Je
ne suis point si ddpourvu de livres que vous pensez et j'ay encore icy une Somme de
S. Thomas et une Bible que j'ay aportie de France. »
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possible, mais elle y etait en tous cas persecutee, car, le 26 Jan-

vier 1659, un pretre est arrete et condamne a six cents florins

d' amende pour y avoir celebre la messe ^.

Je n'ai pu retrouver trace de Descartes, aux archives de la

vieille cite fortifiee, dont les remparts gazonnes et boises baignent

dans les eaux de ce grand marais glauque qu'est le Zuyderzee.

Au reste, pour attester son sejour a Harderwijk, nous n'avons

que le seul temoignage de Baillet \ ce qui n'est pas toujours

suffisant.

Mais cette ville est encore bien loin d'Utrecht ; aussi Regius

I'a-t-il peut-etre persuade de se rapprocher de lui davantage

et de venir a Amersfoort. C'est au moins la qu'il a installe

Francine et qu'il songe a aller la rejoindre, au temoignage d'une

lettre de Regius du 30 mai 1640, resumee par Baillet.

II n'y a pas d'autres raisons aux intentions de Des-

cartes de se fixer a Amersfoort que la presence de sa fille et le

voisinage d' Utrecht, dont cette cite est distante de 22 kilo-

metres. Aujourd'hui, on y cherchera en vain des vestiges

de ce sejour et dela tombe de I'enfant de cinq ans, mais on y
trouvera un lieu qui doit nous etre cher et sacre, le Seminaire

des Vieux-Catholiques, du venerable professeur Kenning, ou

se torment les pretres des « Roomschkatholieke van de Oudbis-

schoppelijke clerezie ». La sont recueilUes les precieuses archives

du Refuge janseniste de Hollande ; la sont les vues de Port-

Royal, les admirables portraits de Phihppe de Champaigne,

ceux de la Mere Angelique, du grand Arnauld, de Nicole, de

Le Maistre de Sacy ; la ont ete rassembles les registres de la

sainte maison de Rhijnberg, pres Zeist, oiienseignaauxviiiesiecle

du Pac de Bellegarde et ou le fondateur de Torientahsme, Anquetil

du Perron, fut eleve d'fitemare. Bien que les Vieux-CathoHques

se defendent d'etre des jansenistes, ils gardent la tradition de

ceux-ci et leur aversion pour les Jesuites. Amersfoort et Port-

Royal des Champs sont les deux heux ou se respire encore

r atmosphere propre du genie de Pascal.

Tout cela n'etait point encore, et Descartes, a part la

presence de sa fille, n'avait rien qui I'attirat la. II se fixa a

Leyde, pour la raison qui I'y avait amene en 1636. De meme

1. Cf. Schrassert, op. cit., p. 150. Signalons encore la presence d'un poetegantois

de valeur Zevecoot (1596-1642). Cf. Bouman, op. cit. I, p. 59.

2. Cf. (Euvres de Descartes, t. II, p. 624.



I

A LEYDE (1640) 525

qu'il songeait alors k y faire ^diter la Methode, il pense main-

tenant ^ y imprimer les Meditaliones, commenc6es, d^s 1629,

k Franeker et qu'il a mises au point ^ Santpoort et k Harder-

wijk : « Je ne feray point imprimer mon Essai do Metaphysique,

6crit-il, le 1 1 mars 1640, au P. Mersenne que je ne sois i Leyde *,

oil je pense aller dans cinq ou six semaines et vous y adresserez,

s'il vous plaist, vos lettres, chez le sieur Gillot, vis k vis de la

Cour du Prince. »
* Aussi celle du 7 mai suivant ^ adressee k

Pollot est-elle 6crite de Leyde. II a dej^ montre le manuscrit

des Meditaliones a Regius et k ^milius, qui en ont ete tellement

en extase qu'ils n'ont trouv6 k y corriger que la ponctuation,

et cette admiration un peu aveugle agace I'auteur. II est, de plus,

fort engage a ce moment en faveur de son eleve Wassenaer,

cet arpenteur d' Utrecht qui a releve la gageure d'un mathema-
ticien un peu hableur nomme Stampioen, lequel y perdit les

six cents florins de I'enjeu *.

Cette affaire, que Descartes prend fort a cceur, retarde I'impres-

sion de cinq a six feuilles des Meditations qu'il pensait envoyer,

comme specimen, au P. Mersenne ^, ainsi que le voyage en France

auquel il songe. II s'en excuse aupres de son pere, par une lettre,

aujourd'hui perdue, du 28 octobre 1640, laquelle ne lui parvint

point, car le conseiller Joachim Descartes etait deja mort
et avait ete inhume, le 20, dans I'figlise des Cordeliers de

Nantes *. Rene, a qui son fr^re tarda beaucoup a faire part du
deces de leur pere eprouva un grand chagrin. « La derniere lettre

que vous m'avez envoyee, mande-t-il au P. Mersenne, le 3 de^

cembre ', m'apprend la mort de mon Pere, dont je suis fort

triste et j'ay bien du regret de n'avoir pu aller cet este en France,

afm de le voir avant qu'il mourust, mais, puisque Dieu ne I'a

pas permis, je ne croy point partir d'icy que ma Philosophic ne

soit faite. »

La blessure nouvelle rouvre 1* autre, qui n'est pas encore

cicatrisee. Aussi la lettre de condoleances a de Pollot, 6crite

1. II doit 6tre encore soit k Harderwijlc, soit k Amersfoort. Peut-fitre a-t-il deux
rfeidcnces k ce moment, lui-m6mc 6tant k Harderwijli, Francine k Amersfoort.

2. (Euvres, t. Ill, pp. 35-36.
3. Ibid., p. 62.
4. La sentence fut rendue le 24 mai 1640 (cf. (Euvres, t. Ill, p. 63 et passim, notam-

ment, p 5, pour I'expos^ de la querelle, et p. 16).
5. (Euvres, t. Ill, p. 126. Lettre du 30 iuiUet 1640.
6. Ibid., p. 228.
7. Ibid., p. 251.
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de Leyde, en Janvier 1641 ^ est plus sensible, comme on

disait au xviii® siecle, que d'ordinaire. Le passage suivant a la

valeur d'une confession sentinxentale : « Je ne suis pas de ceux

qui estiment que les larmes et la tristesse n'apartiennent qu'aux

femmes et que, pour paroistre homme de coeur, on se doive

contraindre a monstrer tousjours un visage tranquille. J'ay

senty, depuis peu ^ la perte de deux personnes qui m'estoient

tres-proches et j'ay eprouve que ceux qui me vouloient def-

fendre la tristesse, Tirritoient, au lieu que j'estois soulage par la

complaisance de ceux que je voyois touchez de mon deplaisir. »

Malgre la tristesse, il fallut bien se preoccuper des questions

d'heritage, importun et necessaire accompagnement de la perte

d'etres qui vous sont chers.

Cependant, retenu par ses Meditations, peu soucieux d'entrer

en contact personnel avec les Jesuites, dont il sent croitre I'oppo-

sition a la philosophie nouvelle, le cadet renonce a se rendre

en France pour defendre ses interets, et il en confie la gestion

a son ami de la Villeneuve du Bouexic. II I'etablit pour pro-

eureur, dit Baillet. Rien de plus exact, car je puis produire

ici, pour la premiere fois, la procuration meme que Descartes a

signee et fait dresser a Leyde, le 13 fevrier 1641, par le notaira

public Fr. Doude ^ ; en voici le debut et la fm ^

:

Aujourd'huy, le 13«' jour du mois de Fevrier 1641, comparut par
devant moy, Francois Doude, notaire publiccj par la Court provintiale

d'HoUande, sur la nomination de messieurs les magistrats de la ville de
Leyde, admis residans k la dite ville, et les tesmoins cy apres nommez,
Ren6 d'Escartes, escuyer, seigneur du Perron ^ demeurant a present

en cette ville de Leyde, lequel, en sa bonne volonte, a fait et constitu6,

comme il fait et constitue par ces presentes, pour son procureur general

et special, monsr. Jacques de Bouexic, escuyer, seigneur de la Villeneuve,

specialement pour et au nom du dit sieur constituant, partager et divider

avecq Messieurs ses freres et sceurs tons les biens que monsr. son feu

pere et mere respectif k eux ont delaisse, soit heritages, rentes, meubles,

immeubles..., aussi de pouvoir vendre au plus grand profit du dit sieur

constituant... etc.

1. (Euvres, t. Ill, p. 278.
2. Francine etait morte le 7 septembre 1640. Cf. plus haut, p. 488.
3. Baillet en a vu une ampliation, puisque, en marge, il date correctement la

procuration, du 13 fevrier 1641. Cf. Vie de Descartes, t. II, p. 95.
4. Comme pour le document precedent (cf. p. 503, n. 2), Thonneur de la d^couverte

de ce manuscrit, aux Archives municipaleis de Leyde, revient k M. Bijleveld, ancien
archiviste-adjoint, qui en a fourni la copie a M. de Waard ; ils ont bien voulu Tun
et I'autre m'en abandonner la publication.

5. II continue done k porter ce titre, bien qu'il ait vendu sa terre du Perron.
Cf. plus haut, p. 412.
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Ainsi fait et pass6 h la vil'e de Leyde, le jour et an que dessus, en
presence de Messieurs Comeille de Hogelande et Antoine van Surcq,

tous deux coliabitans de cette ville, comme croyabiei tesmoins de ce
requis.

[sign6] Ren^ Descartes
C. van Hogelande
A. van Surclc

Doude, notaire pub/tc.

Remarquons la presence aux cdt^s de Descartes, lors de la

signature de cet acte, de ses deux grands amis, van Surck,

qu'il a connu a Amsterdam ^ et Corneille van Hogelande, qui

s'occupe de medecine et avec qui il s'etait trouve au chevet dfe

la petite de Wilhem, comme il resulte des deux lettres adressees,

les 13 et 24 juin 1640 au p^re, le conseiller de Leu de "Wilhem»

beau-fr^re de Huygens :

« Monsieur,

« Nous venons de voir M"® vostre fiUe, M^" Hooghelande et

moy, et nous avions aussy envoye querir le M® Chrestien \
mais il estoit sorti de la ville, pour estre de retour a ce soir.

C'est pourquoy nous avons remis a demain, qu'on I'avertira

de se trouver, sur les deux heures, chez le S"^ Gillot, ou nous irons

aussy et, si c'est vostre commodite de vous trouver icy en ce

terns la, on pourra commencer en vostre presence ou bien mesme,

encore que vous ne veniez point, on ne lairra pas de commencer,

si ce n'est que vous donniez autre ordre : a s^avoir, on lairra

faire le Chirurgien, pour ce qui est de 1' application exterieure

des choses qui peuvent servir a redresser les os et M^ de Hoo-
ghelande s'est laisse persuader d'entreprendre le reste, en quoy

je suis assure qu'il ne manquera pas de faire tout le mieux qui

luy sera possible. »

®

La collaboration de ce Rose-Croix, du Chirurgien et du Philo-

sophe ne semble pas avoir donn6 d'excellents resultats et, de

nos jours, Descartes eiit peut-etre ete inculpe d'exercice illegal

de la medecine. Dans sa lettre du 24 juin, il console le p^re en

lui disant :

1. Et qui transmettra un manuscrit de Descartes k Regius, en mai 1641 (cf. (Ew
vres, t. Ill, p. 374).

2. Le chirurgien.
3. (Euvres, t. Ill, p. 91.
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« Monsieur,

« Je croy bien que vous ne remarquerez pas encore grand

changement en M^^^ vostre fille et aussy que vous n'en esperez

pas encore si tost, a cause qu'il arrive bien plus ordinairement

que les maladies qui vienent fort viste, soyent fort long terns

a s'en aller que non pas, au contraire, que celles qui ont este

plusieurs annees a se former se passent en peu de jours.

« Mais si vous jugez que les remedes de M'' de Hoghelande

luy soient utiles, j'ay a vous offrir, de sa part, tout ce qui est en

son pouvoir ; et il dit pouvoir bien lui envoyer a la Haye quelques

poudres, qui apparemment luy serviroient, mais qu'il ne pour-

roit pas neanmoins luy envoyer les mesmes choses qu'il luy

pourroit faire prendre icy, a cause qu'il faut souvent faire la

guerre a I'oeil et augmenter ou diminuer la force du medica-

ment, selon qu'on a vu I'effect des precedens. Et enfin je voy
bien que ce qui le fait estre icy plus retenu est que, le mal estant

fort invetere, il n'en ose assurer la guerison, mais seulement

offrir de faire son mieux. »
^

II doit s'agir d'une coxalgie, mais Descartes garde une par-

faite confiance dans les vertus de thaumaturge de van Hoge-

lande ; c'est aussi a lui qu'il doit faire allusion en decembre 1640 ^

quand il parle d'un ami qui lui est tres fidele et qui est en rela-

tions suivies avec un Jesuite se trouvant alors a Leyde. Sor-

biere, qui y exerga egalement la medecine, nous a parle du
personnage en termes assez comiques ^

: « Quant au Cornelius

ab Hoghelande, duquel vous aves Cogitationes de (Economia

Animalis, c'est un gentil-homme catholique, grand amy de

M. Descartes. Lors que je demeurois a Leyden, il exer^oit une
Medecine charitable et ne demandoit des pauvres gens qu'il

traittoit qu'un fidelle rapport du succes de ses remedes. Et
comme il estoit ravi d'entendre que les affaires succedoient bien,

qu'on se portoit un peu mieux ou qu'on estoit entierement gueri,

il ne se rebutoit point aussi de sa pratique, lors qu'on luy disoit

que la maladie estoit empiree, qu'un tel symptome estoit sur-

venu et qu'a la quarantieme selle, le pauvre patient estoit expire;

1. CEuvres, t. Ill, p. 92-93.
- 2. Ibid., pp. 253-254 et ici, plus haut, p. 369, n. 3.

3. Samuel Sorbifere, Lellres el Discours, 1660, pp. 444-445, citd par M. Adam
dans sa biographic de Descartes au t. XII des CEuvres, p. Ill, note, mais rectifi^,

ici, sur I'original, in-4°.
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car il estoit fort homme de bien, il louoit Dieu de toutes choses

et, voyant, par le moyen de ses trois elemens, des raisons de

tous les Phoenomenes, desquelles il se satisfaisoit, il ne deses-

peroit jamais de remedier une autre foisaux plusfascheuxincon-

venients de sa Pharmacie. »

« J'ay este souvent dans son Laboratoire et je I'ay veii plusieurs

fois au vestibule de son logis, en pantoufles et en bonnet de nuict,

distribuant, de 8 a 9 hcures du matin et de une a deux apres

midy, des drogues qu'il tiroit d'un cabinet, qui en estoit bien

pourveii. Son pere avoit travaille au grand (Euvre et mesme il

en a t scrit, si je ne me trompe. Mais le fils ne se servoit de la

Chymie que pour la Medecine et il n'employait les remedes de

cet art qu'au defaut des communs et des galeniques qu'il met-

toit premierement en usage. »

L'importance de I'heritage paternel etait assez grande pour

que Rene Descartes put songer a un etablissement a la fois

plus considerable et plus defmitif. Le 31 mars 1641, done moins

de deux mois apres la procuration que nous avons citee, Des-

cartes ajoute k sa communication hebdomadaire a Mersenne

un post-scriptum ainsi con^u : « Je vous envoye un escrit pour

le libraire, que vous ne trouverez pas date de Leyde, a cause

que je n'y demeure plus, mais en une maison qui n'en est qu'^

demi-lieue, en laquelle je me suis retire pour travailler plus

commodement a la Philosophie et ensemble aux experiences.

II n'est point besoin pour cela de changer I'adresse de vos

lettres ou plutost, il n'est point besoin d'y mettre aucune autre

adresse que mon nom, car le messager de Leyde s^ait assez le

lieu oil il les doit envoyer. »

^

La maison a une demi-lieue de Leyde, c'est ce qu'on appelle-

rait, un peu pompeusement pour ce qu'elle etait alors, le chateau

d'Endegeest. Pourtant, le large fosse qui I'entoure toujours,

apres les nombreux agrandissements et transformations qu'il a

subis, montrent bien que nous sommes sur I'emplacement d'un

de ces anciens chateaux-forts, si nombreux encore dans tous

les pays oil ils ont ete batis de pierres ou de rocs, et si rares en

Hollande, oil Ton n'avait k sa disposition que la brique.

Endegeest avait beaucoup souffert lors du fameux si^ge de

Leyde en 1574 *, le corps principal fut incendie et seules subsis-

1. (Euvres, t. Ill, p. 350-351.
2. L'histoire du chateau a iti faite par M. Bi]lcv«ld et puhhie par lul dans 1«

o4
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talent, comme le montre un dessin du temps (cf. pi. XLV),
les deux tours de droite et de gauche, mais Maerten van

Schouwen le restaura et il y habitait en 1622 avec sa femme,

trois enfants et quatre domestiques. En 1639, le domaine

tomba entre les mains d'un enfant mineur, Pieter van Foreest

van Schouwen, qui, se mettant a voyager, le loua a Rene
Descartes ; celui-ci y habita de la fm mars 1641 a la fm d'avril

1643 ^. Le proprietaire etait catholique et c'est probablement

par van Hogelande qu'ils entrerent en relation. Tout proche

est le village de Oegstgeest, ou il y avait alors une petite eglise,

affectee, aujourd'hui encore, au culte catholique. C'est la que

le philosophe allait sans doute a la messe.

De Leyde a Endegeest, il n'y a pas une demi-lieue frangaise

et Ton y est aujourd'hui en cinq minutes, par le tramway. Le

chateau a encore grand air, mais c'est un lieu desagreable a

visiter, car il a ete transformer en asile d'alienes et cet endroit,

qui vit eclore tant de pensees ordonnees et hautes, sert de refuge

aux divagations des fous. Ironie de la destinee, du genre de

celles que pratiquait le moyen-age, qui aimait a faire agiter

les grelots et la marotte du sot pres du bonnet des docteurs.

L'aspect actuel de la demeure, oil il n'y a a visiter, en dehors

des deux tours, qu'une grande salle ornee de tapisseries des

Gobelins, ne nous dit qu'approximativement ce qu'elle etait

au temps de Descartes. Heureusement que cet 6tonnant Sor-

biere, embusque a tons les coins de I'histoire litteraire du xvii®

siecle, se presente, a point nomme, pour nous servir de cicerone.

« II me souvient, ecrit-il dans deux lettres a M. Petit, Conseiller

du Roy et intendant des fortifications, I'une du 10 novem-
bre 1657 etl' autre du 20 fevrier 1658 ^ que je courus a Endelgeest,

a demie lieue de Leyden, du costes de Warmont, des que je

fus en Hollande au commencement de I'annee mil six cents

quarante deux. J'y visitay M. Descartes, dans sa solitude, avec

beaucoup de plaisir...». ^

« Je remarquay avec beaucoup de joye la 'civility de ce gen-

Leidsche Jaarboekje de 1909 (Leyde, Sijthoff), p. 1-44 sous ce litre : Geschiedehis van
het Kasteel Endegeest. M. Adam en a donne un r^sumd dans son Supplement (1913),
aux CEuvres de Descartes, pp. 37-38.

1. Mes efforts pour retrouyer le contrat de location,, dans les Archives de Leyde
ont ^t^ vains.

2. Lettres et Discours de M. de Sorbiere, Paris, 1660, p. 677 et p. 684, cit6 par
MM. Adam et Tannery, t. Ill, p. 351. CoUationnd sur I'original.

. 3. SoFbiere, op. <;//., &79. < 4- • v
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til-homme, sa retraite et son oeconomie*. II estoit dans un petit

Chasteau en tres-belle situation, aux portes d'une grande et

belle Universite, k trois lieues de la Cour et 4 deux petites heures

de la Mer. »

Tout cela est excellemment dit et avec beaucoup de precision.

On accede au chateau par une all6e de vieux arbres qui prend

ii gauche, sur la route en allant de Leyde vers la mer. II est

ombrage d'un bois assez toulTu, La proximite de rUnivcrsite

de Leyde permettait a Descartes d'y suivre les progres de sa

philosophic qu'y d^fendaient Heydanus et le Frangais du Ban *

;

le voisinage de la Cour, c'est-a-dire de La Haye, qui, en elTet,

n'est pas bien 61oignee, soit qu'il s'agisse du « Binnenhof »,

soit qu'il s'agisse de la Residence d'ete ou « Huis ten Bosch »,

plus proche encore, I'interessait moins assurement que la mer,

qu'on trouve au petit port de Katwijk, a I'embouchure du
Vieux-Rhin.

« II avoit, continue Sorbiere, un nombre sufiisant de domes-

tiques, personnes choisies et bien-faites, un asses beau jardin,

au bout duquel estoit un verger et, tout a I'entour, des prairies,

<i'ou Ton voyoit sortir quantite de Clochers plus ou moins

eleves, jusques a ce qu'au bord de I'horizon, il n'en paroissoit

plus que quelques pointes. »

Ceci est comme un tableau fait d'apres nature, de la vue

^tendue dont on jouit, au dela des fosses du chateau et par

une vaste clairiere, des fenetres de la chambre aux tapisseries, oil

nous nous sommes longtemps arretes. £tait-ce sa salle a manger,

etait-ce son cabinet de travail ? Peut-etre Tun et 1' autre, mais

qu'il ait resolu la quelque probl^me ou quelque objection et

songe a I'ame, a I'infmi, a Dieu, en contemplant distraitement les

prairies jusqu'a la lisiere des dunes, le regard a peine accroche

par ces clochers qui se dressent dans la plaine, tout ceci est

absolument certain, de par la description de Sorbiere.

« 11 alloit a une journee de la, par canal, a Utrect, a Delft,

a Roterdam, a Dordrecht, a Haerlem et quelquesfois a Amster-

dam, oil il avoit deux mille livres de rente en banque. » Par canal?

oui, oh prenait le « trekschuit » ou coche d'eau ; la lenteur avec

laquelleil cheminait, entrc les berges, sur les eaux surplombant

la plaine par une sorte de paradoxe hydrostatique, s'accommodait

1. Nous dlrions familiirement son « manage »,

2. Voir plus h.uit, p. 335 et s.
'
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mieux aux pensees du philosophe qu'a rimpatience d'un voyageur
gascon ^

« II pouvoit aller passer la moitie du jour a La Have et revenir

au logis, et faire ceste promenade par le plus beau chemin du
monde, par des prairies et des maisons de plaisance, puis dans

un grand bois qui touche ce village, comparable aux plus belles

villes de 1' Europe. »

Le village, c'est La Haye, que les diplomates appelaient ainsi

et qui a garde son allure de petite residence royale, si propre,

si nette et si noble, au milieu de ses admirables futaies. II est

exact qu'on traverse le bois de Wassenaer pour y arriver en

partant d'Endegeest, par la vieille route, et que, tout du long,

a droite et a gauche, s'etalent les coquettes villas des « poor-

ters » de La Haye, qui y engloutissent leurs gros dividendes

de la Compagnie des Indes. « Superbe en ce temps la, par la

demeure de trois Cours, dont celle du Prince d' Orange, qui

estoit toute militaire, attiroit deux mille gentils-hommes en

equipage guerrier, le collet de bufle, I'echarpe orangec, la grosse

botte et le cimeterre estant leur principal ornement. » On croi-

rait voir la Ronde de nuit.

« Celle des Estats-Generaux, poursuit Sorbiere, comprenoit

les deputes des Provinces-Unies, faisant voir 1' Aristocratic en

habit de velours noir, avec la large fraise et la barbe quarree,

qui marchoit gravement dans les Places Publiques. La Cour

de la Reine de Boheme estoit celle des Graces, qui n'y estoient

pas moins de quatre, puis que sa Majeste avoit quatre filles,

vers lesquelles se rendoit, tons les jours, le beau monde d3

la Haye, pour rendre hommage a I'esprit et a la beaute de ces

Princesses... »

Nous reparlerOns d'elles, mais il faut se borner pour I'instant

a citer la conclusion de Sorbiere : « Je louay grandement eu

moy-mesme le choix que M. Descartes avoit fait d'une demeure

si commode et I'ordre qu'il avoit mis a son divertissement, aussi

bien qu'a sa tranquillite. »
^

Voila le cadre, on voudrait s'approcher et ecouter ce qui se dit,.

dans les allees, parmi les vieux arbres. Schooten le jeune, le

mathematicien, nous a garde, dans une lettre ^ a Christian.

1. Vide supra, p. 350.

2. Sorbifere, op. ciL, p. 683.

3. Du 19 septembre 1658, cit^e dans CEuvres de Descartes, t. Ill, p. 333.

i
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Huygens, I'illustre physicien, fils de Constantin, un propos de

Descartes, s'abandonnaiit k des confidences sur le Conseiller

Fermat, analyste fameux: «Comme j'etais alle voir le Sr. Des

Carles a Endegeest a son retour de France, je lui racontai,

tout en nous promenant, que Fermat avait invente pas mal de

belles choses, dont il se vantait beaucoup, k quoi il me r^pliqua »
*

:

« Monsieur Fermat est Gascon, moy non. II est vray qu'il a

invents plusieurs belles choses particulieres et qu'il est homme
de grand esprit. Mais, quant t. moy, j'ay tousjours estudie k

considerer les choses fort generalement, afin d'en pouvoir conclure

des Reigles, qui ayent aussy ailleurs de 1' usage. »

Un autre interlocuteur, dans les salles ou le pare d' Endegeest,

etait I'abbe Picot, prieur du Rouvre, lequel, a I'imitation de

I'abbe Gassend et du P. Mersenne, avait fait le voyage classique

de Hollande, dans la singuliere compagnie de Jacques Vallee des

Barreaux, (cl'illustre debauche », I'ancien ami de Theophile, et

devenu un conseiller serieux, au moins d'apparence. N'avait-il

pas manifeste a Balzac son desir d'aller voir Descartes en Hol-

lande, pour chercher la verite et le bon vin par mer et par

terre, sur quoi Chapelain observe que Desbarreaux ne depassera

pas le Languedoc, parce qu'il croira « qu'ayant trouve le vin, il

aura trouve la verite » ? - Desbarreaux pretend ecumer « toutes

les delices de la France » et se rendre « en chaque lieu, dans la

saison de ce qu'il produit de meilleur » ^.

« Mr. Picot est icy a Leyde, ecrit Descartes a Mersenne, le

23 juin 1641 * et semble avoir envie de s'y arester ; nous sommes
assez souvent ensemble. Pour ses deux camerades, ils vont et

vienent et je croy que, dans peu de tems, ils retourneront

en France. » L'un des deux « camerades » est encore un abbe,

M. de Touchelaye le jeune, I'autre doit etre Desbarreaux.

Le philosophe s'applique k convertir Picot, qui s'installa au

chateau meme, dds la fm de 1641 ^ a la metaphysique cart6-

sienne, car « 11 y a plus de joye dans le ciel pour un pecheur

1. La Icttrc est en latin, mais les paroles de Descartes sont rapportdes en fran^ais.

n peut les tenir pour authentiques.
2. Cf. (Euvres de Descartes, t. XII, p. 79, note a.

On peut les tenir pour authentiques.
- - ~ ~

5, t. XII, p.
3. Talleraant des Riaux, cit6 par M. Adam, au t. X, p. 532. Cf. aussi t. Ill,

p. 332.
4. CEuvres, t. Ill, pp. 388 et 390.
5. Cf. ibid., p. 571. En d^cembre 1642, il est rentrd k Paris, puisque Descartes

^crit, le 7, au P. Mersenne k Paris (cf. (Euvres, t. Ill, p. 601) : « Jen escris point k
M. Picot, pour ce que je n'ay point cu de ses lettres, k ce voyage |c'cst-^-dire k ce
courrierj, mais je vous prie de I'asseurer de mon service, si vous le voyez. »
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qui se convertist que pour mille justes qui perseverent ».

Suivant une ingenieuse et tres vraisemblable conjecture de

M. Charles Adam, tout ne serait pas perdu de ces longues dis-

cussions entre Descartes, I'abbe Picot et Desbarreaux a Ende-
geest, lesquelles mettaient en presence la philosophic nouvelle,

la philosophic traditionnelle et le libertinage, c'est-a-dire les

grandes doctrines du temps, puisque le jansenisme est ^ peine

ne. Par badinage et delassement, sans doute aussi pour suivre

I'exemple de Platon, Descartes les aurait consignees, ces con-

versations, dans le Dialogue intitule : La Recherche de la

Verite par la Lumiire naiurelle, conserve, mi-partie en fran-

9ais, dans la copie qu'en fit faire Leibnitz a Paris, en 1676, mi-

partie en latin dans I'edition des Opuscula posthuma (1701)^.

N'a-t-il pas trois interlocuteurs ce dialogue : Eudoxe, Epis-

temon, Polyandre ? Eudoxe n'a-t-il pas beaucoup voyage 2,

frequente les savants et examine les plus difficiles inventions

des sciences pour se retirer ensuite a la campagne en un lieu

solitaire, ou il invite ses amis a passer avec lui la belle saison ^

ne parle-t-il pas des plantes rares et des pierres precieuses, en

ajoutant : « qu'on rapporte icy des Indes »* ? Picot n'est-il

pas (cpreoccupe » des principes de I'Ecole comme Epistemon,

et Desbarreaux, qui frequenta tant de monde, ne merite-t-il

pas le nom de Polyandre ?

Quoi qu'il en soit, aucune definition ne convient mieux a

I'etat d' esprit de I'ecrivain, dans son chateau d'Endegeest, que

celle d'Eudoxe : « La science de mes voysins ne borne pas la

mienne, ainsy comme leurs terres font icy tout autour le peu

que je possede, et mon esprit, disposant, a son gre, de toutesles

verites qu'il rencontre, ne songe point qu'il y en ait d'autres

a descouvrir, mais il jouist du mesme repos que feroit le Roy
de quelque pays a part et tellement separe de tons les autres,

qu'il se seroit imagine qu'au dela de ses terres, il n'y auroit plus

rien, que des desers infertiles et des montagnes inhabitables. »

^

1. Pp. 67-90, Inquisitio verilatis, cf. CEavres, t. X, p. 489 et s.

2. Cf. CEuvres, t. X,p. 501 : « Le temps que vous av6s autrefois employe d. voyas-

ger, k frequenter les sfavants et k examiner tout ce qui avoit 6t6 invents de plus

difficile en chaque science. >

3. Ibid., p. 502 : « C'est pourquoy, je vous convie tons deus de sejourner icy pen-

dant cette belle saison, afin que j'aye loisir de vous declarer ouvertement une partie

de ce que je s^ay. »
i «

•

4. « Les herbes et les pierres qui viennent aux Indes » ; traduction latine : « qiu

ex Indiis hue perfenintur », t. X, p. 503.
5. Ibid., p. 501.



CHAPITRE XVI

REGIUS ADVERSUS VOETIUM

A c6te de ces visiteurs permanents ou de passage, Descartes

revolt souvent a Endegeest son disciple Regius. II I'invite en

des termes qui s'adressent bien plus a un ami qu'a un 6Mve :

J'ai appris par Pollot que vous aviez I'intention de venir

me voir, lui ecrit-il en latin, en juin 1642. Quant a moi, non
seulemcnt je vous demande de venir Ic plus souvent possible,

mais je vous prie d'amener votre femme et votre fille ; vous

serez les tres bienvenus. Les arbres sont deja verts et bientot

meme les cerises et les poires seront mures » \

Regius-de Roy a bien besoin de ce soutien et de ce refuge,

car, a Utrecht, I'orage s'amoncelle au-dessus de sa tete et il

faut.revenir un pen en arriere pour en montrer la preparation.

L' affaire Regius contre Voetius ou de Roy contre Voet, pent,

mieux qu'aucune autre, nous introduire dans ces Universites

hollandaises, a la vie desquelles notre Descartes, sans y ensei-

gner, est si intimement mele par Taction des fervents de la doc-

trine nouvelle.

Querelle de pedants, sera-t-on tente de dire en haussant les

epaules, si on se borne a feuilleter les pieces latines du proces I

Non pas, mais phases de I'eternelle lutte des novateurs contre

les obscurantistes, vieilles errcurs resistant a I'assaut des jeunes

verites, dernieres convulsions de I'aristotelisme finissant, qui

a conclu cet strange mariage de raison avec les figlises et qui

devra ceder la place au cartesianisme, representant alors I'esprit

moderne, jusqu'a ce que, par un retour des choses, il devienne

lui-meme le palladium de la reaction.

La fortune du m^decin-physicien-philosophe de Roy avait

1. OEuores, t. Ill, p. 568.
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ete rapide, mais n' avail pas, d'abord, porte trop d'ombrage a

ses collegues ni meme au theologien hyperorthodoxe Voetius, qui

avail, plusieurs fois, soulenu ses requeles. Comme pour

Lulher, loules proporlions gardees, ce furenl des Iheses, qui

dechainereni le conflil, en juin 1640. Baillel ne sail si Descarles

y assisla, mais c'esl possible, car il avail ecril, en lalin comme
loujours, a Regius, le 24 mai 1640 \ celle curieuse phrase :

« Si vous desirez une plus ample explicalion sur un poinl quel-

conqvie, vous me trouverez toujours prel a vous la donner par

ecril ou de vive voix. Bien plus, si vos Iheses sonl I'objel d'une

« dispule )),
2 j'accourrai a Ulrechl, si vous voulez, a condilion

seulement que nul ne le sache el que je puisse resler cache dans

la Iribune de laquelle M^^^ de Schurmans a coulume de suivre

les cours. »

Detail remarquable : la celebre femme savanle, que les Pre-

cieuses, qui I'eslimaienl comme la meilleure d'enlre elles, appe-

laienl Slalira ^ assislail done aux legons el aux soulenances S
« derriere un voile, invisible el presenle- », les personnes de son

sexe n'elanl pas admises, alors, en ces lemples du savoir.

Comme loules ces e mules, elle revail d'amours chimeriques el

spirilualisees el elle semble bien avoir ele eprise du philosophe

frangais, qui dedaigna ses charmes el son erudilion.

« M. Descarles, raconle la Vie de Jean Labadie ^ la vinl

voir chez elle, a Ulrechl, el, comme il se passa quelque chose

de parliculier en leur conversalion, donl M^i^ de Schurmann

a voulu laisser quelque memoire, je crois que je ferai bien

de le rapporler icy fidelemenl. II la Irouva livree a son

elude favorile qui eloil celle de I'Ecrilure sainle, d'apres

le lexle original en hebreu. Descarles ful elonne qu'une per-

sonne de ce merile donnal lanl de lemps d une chose de si pea

d' importance : ce furenl les lermes memes donl il se servil.

1. CEuvres, t. Ill, p. 70.
2. Elles devaient Stre soutenues le 10-20 juin. Cf. ibid., t. Ill, p. 65, note d.

3. Cf. Somaize, Le Dictionnaire des Prdcieuses, id. Ch.-L. Livet, Paris P. Jannet,
1856, 2 vol. in-12, t. II, p. 368.

4. Elle n'avait pas loin k aller, car elle habitait derriere la cathedrale ou dome,
(Cf. plus haut p. 457 n. 4), alors entour^e d'un cimetiere. Descartes, dans la lettre

du 30 juillet 1640, adress6e k Mersenne (cf. CEuvres, t. Ill, p. 127), dcrit : « Je viens k
vostre troisiesme pacquet, o\\ estoit la lettre pour M. Schuerman [c'dtait le frere

de la podtesse] que j 'ay addressee. II demeure sur le cimetiere du Dom k Utrecht*.
La « Tribune » d'Anne-Marie ^tait sur le c6t6 nord de la chaire de 1' « Auditorium
theologicum » et fut remplacee en 1825, par un cscalier. (Cf. S. MuUer, De Un -

versiteitsgebouwen te Utrecht. 1899, pp. 20-21).
5. 1670, ciU dans CEuvres de Descartes, t. IV, pp. 700-701.
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Comme cette demoiselle cherchoit k lui d^montrer rimportancc

capitale de cette 6tude pour la connoissance de la parole divine,

Descartes lui r^pondit que lui aussi avoit eu cette pens6e et

que, dans ce dcssein, il avoit appris cette langu** qu'on appelle

sainte, qu'il avoit m^me commence h lire, dans le texte hebreu,

le premier chapitre de la Gendse, qui traite de la creation du

monde, mais que, quelle que edt 6t6 la profondeur de ses medi-

tations, il avoit eu beau reflechir, il n'y avoit rien trouve de

clair et de distinct, rien qu'on pilt comprendre « dare et dis-

tinde ». Alors, s'^tant aper^u qu'il ne pouvoit point entendre

ce que Moise avoit voulu dire et meme qu'au lieu de lui apporter

de nouvelles lumi^res, tout ce qu'il lisoit ne servoit qu'4 I'em-

brouiller davantage, il avoit du renoncer a cette etude. »

« Cette reponse surprit extraordinairement M}^^ de Schur-

mann ; elle la blessa profondement et elle en con^ut une telle

antipathic contre ce philosophe qu'elle evita, depuis ce jour, de

jamais se trouver en relation avec lui. Dans le journal ou elle

fait mention de cet evenement, elle avoit mis a la marge sous

ce titre : Bienfaits du Seigneur, les paroles suivantes : « Dieu

a eloigne mon coeur de I'homme profane et il s'est servi de lui

comme d'un aiguillon pour ranimer en moi la piet6 et pour

me* faire me donher entierement a Lui. »

Descartes avait requ les theses de Regius a correction et il

y avait, dans la meme lettre \ que nous venons d'invoquer,

apporte maintes modifications, tant en ce qui concernait la

perception des universaux qu'en ce qui touchait les mouvements

du coeur.

II lui reproche de le mettre lui-meme trop en avant, d'accom-

pagner son nom, souvent cite, d'epithetes trop flatteuses et

surtout de Taffubler d'une desinence latine : Cartesius ^. II le

prie d'att6nuer les termes lances aux adversaires, comme les

qualificatifs « ruse ou ignorant », appliques au professeur de

Louvain, Plempius, et lui demande de ne pas attaquer Walaeus

ou J. de Wael, le professeur de Leyde, dont les observations

a I'appui de la th^orie Harv6ienne de la circulation du sang

ont une reelle importance ^

1. GEuvres, t. Ill, p. 66 et s.

2. Ibid., t. Ill, p. 68.

3. Ibid., p. 70. Descartes cite aussl les observations d'un jeune mddccin nomm6
Silvius, qui ne peut gu6re fitre que del Boe-Silvius, dont nous reparlerons un
jour. Cf. de Vrijer, Henricus Regius, p. 212 s. et Et. Gilson, Descartes el Harvey,
dans Revue Philosophique, nov.-d^c. 1920.
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Sur tous les points, le docile disciple s'incline. Descartes,

au fond, en est tr^s fier. Son dedain de I'ficole ne s' applique

qu'a celle qui ne suit pas sa doctrine. Quand elle I'accueille,

il a pour elle plus de complaisance : « Je vous envoye icy d'autres

Theses, ecrit-il, a ce propos, a Mersenne, le 22 Juillet 1640 \

dans lesquelles on n'a rien du tout suivy que mes opinions,^

afin que vous s^achiez que, s'il y en a qui les rejettent, il y en

a aussi d'autres qui les embrassent. Peut-estre que quelques-

uns'de vos Medecins ne seront pas nxarris de voir ces Theses, et

celuy qui les a faites en prepare encore de semblables sur toute

la Physiologic de la Medecine et mesme, si je luy voulois pro-

mettre assistance, sur tout le reste ; mais je ne la luy ose pro-

mettre, a cause qu'il y a mille choses que j 'ignore, et ceux qui

enseignent sont comme obligez de dire leur jugement de toutes

choses. »

Quoi qu'il en soit, le succes des Theses de juin deplut non

seulement a Voetius mais a beaucoup de medecins de I'ancienne

ecole, en particulier a un nomme Primerose, qui entrSprit,

en un ecrit pubhe a Leyde, de refuter la doctrine de la Circu-

lation du sang. Regius lui repond par un de ces livres a titre

latin grossier, qui sont le secret des querelles imprimees du

temps : « Eponge a laver la salete des remarques publiees par

le Docteur Primerose contre les theses en faveur de la Circu-

lation du sang, disputees a I'Universite d'Utrecht. » ^ Inutile

de dire que le provocateur n'avait pas ete moins violent, sinon

dans son titre, qui est honnete, du moins dans son texte. Des-

cartes, a qui Regius avait soumis son manuscrit, en attenua

les termes autart qu'il put, d' accord en cela avec Voetius,

Lyraeus et de Maets, a qui leur collegue 1' avait lu.

Le philosophe voit clair dans le jeu du theologien et, dans

une lettre a Mersenne, datee de Leyde, 11 novembre 1640, il le

demasque avec une verdeur digne de Mohere. Le pasteur

s'etait adresse au moine pour I'enroler contre les Cartesiens

et leur chef. II tombait mal : « Je vous remercie des nouvelles

du Sieur [Voetius] ^
; je n'y trouve rien d'estrange, sinon

qu'il ait ignore ce que je vous suis, car il n'y a personne

icy, qui me connoisse tant soit pen, qui ne le sgache. C'est le

1. CEuvres, t. Ill, p. 95-96.

2. Ibid., p. 202.
3. Ibid., p. 230-231.
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plus franc pedant de la terre et il crev^ de depit de ce qu'il

y a un Professeur de Medecine, en leur Academie d' Utrecht,

qui fait profession ouverte de ma Philosophic et fait mesme
des lemons particuHeres de Physique et, en peu de mois, rend ses

disciples capables de se moquer entierement de la vieille Phi-

losophic. Voetius et les autres Professeurs ont fait tout leur

possible pour luy faire defendrc par le Magistrat de Tenseigner,

mais, tout au contraire, le Magistrat luy a pernxis malgre eux,

Ce Voetius a gaste aussi la Damoisclle de Schurmans car, au

lieu qu'elle avoit Tesprit excellent pour la Poesie, la Peinture

et autres telles gentillcsses, il y a desja cinq ou six ans qu'il

la possede si entierenaent, qu'elle ne s'occupe plus qu'aux con-

troverses de la Theologie, ce qui luy fait perdre la conversation

de tons les honnestes gens et, pour son frere, il n'a jamais este

connu que pour un homme de petit esprit. »

^

II est bien vrai que la bonne demoiselle tomba dans une

devotion singuliere et dans le plus etrange mysticisme, qui

devait en faire un docile instrument entre les mains d'un illu-

mine fran^ais, le pasteur deuxfois apostat, Labadie ^ et de son

accolyte, Pierre Yvon, de Montauban, avcc quiellefondarfiglise

Labadiste de Wieuwerd en Frise.

La lettre du 11 novembre 1640 continue par une gaminerie a
regard du pedant: «J'ay fait rendre une lettre pour Voetius au

Messager, afin qu'ilenpaye le port, commesielle n'tstoit point

venue sous convert et que vous soyez par la un peu vange

des six livres qu'il vous a fait payer pour ses Theses. »

^

Le 16 mars, qui se celebre encore aujourd'hui comme le

« dies natalis », I'anniversaire de naissance de I'Universite

d' Utrecht, Voetius est elu recteur par le Senat et c'est preci-

sement le debut de son rectorat que Regius choisit pour le

defter, en instituant une serie de « Disputations » se rapportant

soi-disant a la medecine, mais s'etendant, en reality, a I'ensemble

de la physique et meme de la philosophic, bien que le recteur

1. Sur Voetius on consultera les trois volumes que lui a consacr^s M. Duker(A. C.)

sous ce tilre : Gisbertus Voetius, Leyde, E. J. Brill, in-^", t. I, 1897 ; t. II, 1910 ;

t. Ill, 1914 (Cf. table; V" Descartes). Ce passage a dt6 cit6 par Busken HLuet,

Het Land van Rembrand W, p. 98.

2. Ne k Bourges, le 13 fivricr 1610. Cf. Bulletin Eglises Wallonnes, t. IV, p. 1-28,
I'article de Gerlach (J. H ) : Jean de Labadie d Middelbourg d'apris des documents
in^ils. Cf. aussi Bulletin Eglises wallonnes, t. Ill, p. 104 et Catalogue de la Biblio-
thique wallonne, t. I, pp. 30-31, 121 et s., etc.

3. (Euvres, t. Ill, p. 231.
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€ut cherche a Ten detourner ou, au moins, a le persuader de

ne defendre les doctrines nouvelles que sous forme de corollaires,

ainsi que le Senat en avail decide I'annee precedente ^.

Ces memorables seances s'ouvrirent, le 17-27 avril 1641, en

presence d'un auditoire, ou les theologiens etaient aussi nom-
breux que les etudiants en medecine. Regius presidait ; celui

qui soutenait les disputes sous lui etait le jeune de Raey, qui

fut plus tard professeur a I'ficole lllustre d'Amsterdam, ancetre

authentique de I'actuelle Universite municipale de cette ville.

Cela n'alla pas sans un joli tapage, au cours duquel les verites

ne parvinrent pas toujours aux oreilles des auditeurs sous la

forme dans laquelle elles avaient ete emises : « Hinc indecorae

•ortae sunt contentiones et clamores animorumque distractiones;

hinc carmina satyrica », dit gravement le recit officiel.

Regius avait a peine imprime les premieres theses, qu'il les

envoie a Descartes en meme temps que les secondes, en manuscrit,

avec les remarques de M. le Recteur Magnifique. Elles furent

soutenuesle 5-15 mai avec non moins d'eclat que les premieres,

mais causant autant de deplaisir aux professeurs de philosophie,

de medecine et de mathematique, qui se sentaient leses dans

leurs droits par I'encyclopedisme envahissant de leur collegue.

Apres les disputes de physiologie, il y en eut d'autres, raconte

Baillet ^ dans le cours de I'ete, touchant les operations de

I'Esprit... les Passions de I'Ame, la Substance, la Quantite, le

Mouvement... « Mais ses Theses, quoyque corrigees par M. Des-

cartes a qui il ne donna pas peu d'exercice pendant tout le

reste de I'annee 1641, ne servirent qu'a augmenter la jalousie

qu'on avoit de sa reputation ». Toute la seconde partie du

volume III de la Correspondance est pleine, en effet, de ces

corrections et rectifications sur I'ame triple et 1' animal-machine,

en latin toujours: « Je n'admets pas que la faculte vegetative

et sensitive chez les animaux merite le nom d'ame, comme
I'esprit dans I'homme. »

Dans la premiere epitre importante, ecrite a la reception de

theses de mai, Descartes remercie Regius et de Raey d' avoir

voulu les mettre sous son nom. II repond non seulement a eux,

mais aux remarques dont Voetius a enrichi les marges du manus-

1. Baillet, Vie de Descartes, t. II, pp. 139-149 et (Euvres de Descartes, t. Ill,

p. 365 et s.

2. Cf. (Euvres de Descartes, t. Ill, p. 367.
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crit : « Tout ce que vous m'eaverrez je le lirai volontiers et,

avec ma franchise coutumi^re, je vous 6crirai ce que j'en pense. »

Dans la lettre de novembre 1641, qui se rapporle, cette fois,

aux nouvelles theses que de Roy fit soutenir a Utrecht, le 24 no-

vembre ou 3 decembre 1641, sur la circulation du sang, Des-

cartes felicite Regius d'avoir trouve un appui dans I'echevin

van der Hoolck, avec qui il est lui-meme en relation. Celles

qu'il fit soutenir le 8 decembre suivant (peut-etre le 18 n. s.)

provoquerent des querelles entre etudiants de philosophic, de

lettres, de droit et de medecine, beaucoup plus vives, surtout a

propos de I'homme-essence accidentelleetderunion accidentelle

de I'ame et du corps, soutenue par Regius et qu'il maintient

malgre les objurgations que Voetius lui adresse, lorsqu'il le

reconduit chez lui. Descartes meme, dans sa lettre de la mi-

decembre, donne raison, cette fois, a I'Adversaire et blame la

malheureuse phrase :
« Quod homo sit ens per accidens », contre

laquelle I'etudiant en philosophic avait argumente avec tant

de succes en syllogismes, malgre les frottements de pieds de ses

camarades de medecine. L'ami fidele suggere cependant divers

correctifs et lui dit qu'il sera toujours le bienvenu, s'il veut

venir a Endegeest en conferer avec lui ^.

II regrette qu'il n'ait pu venir aux vacances de Noel et du

Nouvel an, car il aurait voulu discuter la conduite a tenir

envers Voetius ^. Ayant appris que leurs ennemis communs
avaient triomphe et qu'on interdisait a Regius d'enseigner la

doctrine nouvelle, il I'engage a se rire d'eux, car leur haine ouverte

est plus glorieuse que I'approbation des ignorants. Rien d'eton-

nant a ce que, avec le seul concours de la verite et de quelques

amis, on ne puisse pas triompher en un lieu ou tout se decide

a la majorite des voix. II lui demande ce qu'il a decide.

Voetius n' avait pas laisse de repliquer aux theses du Carte-

sien, en ajoutant trois corollaires a celles que lui-meme avait

fait soutenir par ses Aleves, les 18 et 24 decembre (v. s.) *. Le

premier corollaire ne le vise qu'indirectement, en s'attaquant

1. OEuores, t. Ill, p. 462.
2. Ibid., p. 486.
3. Dans le Supplement (1913) aux (Euvres de Descartes, M. Adam 6crit

(p. 6) : « Le plus important des opuscules auxquels il collabora de la sorte, est un
Appendice aux theses des 23 et 24 decembre 1641, qulpa'^ut au commencement dc
1642 ; par malheur, nous n'avons pu, malgr6 nos rccherches, en retrouver aucun
imprim^ ». Or, grSce aux indications de M. de Waard, j'aipulire VAppendice klsk

Biblioth6que de I'Universit^ d'Ulrecht.
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a Gorleiis, iauteui- de la fameuse proposition sur Tunite acci-

dentelle de I'etre humain. Le second coroUaire est bien plus

important et bien plus interessant, parce qu'il nie le mouvement
de la terre et parce que I'intoletance protestante rejoint ici

I'intolerance romaine, en s'exprimant en la meme langue, dans

tous les sens du mot: II. «Le mouvement de rotation diurne

-et annuel de la Terre (que de notre temps Kepler et quelques

autres mathematiciens ont tire des tenebres de I'oubli), repugne

direotement et evidemment a la verite divine revelee dans la

Sainte ficriture, etc. »
^

A defaut d'oser le proclamer lui-meme, Descartes faisait

done enseigner le mouvement de la terre par ses disciples des

Universites hollandaises, et I'opposition de Voetius ne pouvait

que lui etre agreable, car il ecrivait, un an auparavant, a Mer-

senne ^
: « Je ne suis pas marry que les Ministres fulminent

€ontre le mouvement de la Terre; cela conviera peut-estre nos

Predicateurs a I'approuver. Et a propos de cecy, si vous ecrivez

a ce M[edecin] du C[ardinal] de B[aigne], je serois bien aise

que vous I'avertissiez que rien ne m'a empesche jusques icy

de publier ma Philosophic que la deffense du mouvement de

la Terre, lequel je n'en s^aurois separer, a cause que toute ma
Physique en depend, mais que je seray peut-estre bien-tost

€ontraint de la pubher, a cause des calomnies de plusieurs qui,

faute d'entendre mes principes, veulent persuader au monde
que j'ay des sentimens fort eloignez de la verite. »

Regius, ayant surpris a I'imprimerie les corollaires, va les

porter a Fechevin van der Hoolck, qui s'en irrite et demande
a Voetius d'en modifier un pen le libelle, pour ne pas froisser

le medecin, ce a quoi le theologien consentit. La soutenance

du 18 decembre n'en fut pas moins agitee et Voetius, qui la

presidait, etant embarrasse parFardeur avec laquelleun opposant

defendait la philosophie nouvelle, « Finterrompit brusquemenl
pour dire que ceux qui ne s'accommodoient pas de la maniere ordi-

naire de philosopher, en attend oient une autre de M. Descartes,

comme les Juifs attendent leur Elie, qui doit leur apprendre

toute verite. » ^ On voit done combien les Universites hoUan-

1. Baillet, Vie de Descartes, t. it, p. 146 et CEuvres,.t HI, p. 487.
2. (Euvres de Descartes, t. Ill, p. 258.
3. Baillet, loco ciL, p. 147-148, cite au t. Ill, p. 490 des (Euvres de Descartes.
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•ddiises 6taient, k ce moment-1^, ouvertes aux id^es frangaises

<;ontemporaines.

Regius rend compte k son maltre de ce qui se passe : on

<iirait vraimeiit que Descartes enseigne k TUniversite d'Utrecht

par pcrsonue intcrposee. L'echevin van der Hoolck semble

plus li^de et pr6conise le silence. Le capitaine Alphonse de

Pollot, qui habite Utrecht, s'int^resse aussi ^ralTaire, en quality

de philosophe, de mathematicien et d'ami de Descartes, a qui

il a rapporte de vive voix ce qui s'est passe. II engage Regius

k garder le silence pendant quelque temps, k s'abstenir

de disputes publiques ^ et a ne pas jeter de I'huile sur

le feu. Descartes conseille de ceder sur les Formes subs-

tantielles et les Qualites reelles, objet du troisieme corol-

laire de Voet : dans les Meteores meme (p. 164 de I'edition fran-

?aise), elles ne sont pas absolument repoussecs, quoi qu'elles

n'y soient pas tenues pour necessaires. Mais ce qui est fait est

fait ; il faut veiller a defendre main tenant, le plus modestement

possible, les verites proposees et ne pas oublier que rier n'est

plus louable chez un philosophe que la confession spontanee

de ses erreurs.

Pour le « ens per accidens)), qu'il avoue francliement n'avoir

pas bien compris ce terttie de I'ficole et qu'il ne perde aucune

occasion d'afTirmer que I'homme est veritablement un etre en

soi et non par accident, que I'ame est unie au corps reellement

et essentiellement. Avec beaucoup de prudence, I'auteur des

Meditationes s'efforce de dissuader Regius de publier sa reponse

ecrite a Voetius ; il la trouve trop dure, pas assez claire ; on

sent qu'elle a ete ecrite par un esprit fatigue et sous I'empire

de I'indignation. Descartes se donne la peine de refaire au

courant de la plume, en fran^ais ou en latin, comme cela lui

vient 2, une repbnse k VAppendix ad Corollaria Theologico-

Philosophica, dans lesquelles sont contenues les theses soutenues

par van den Waterlaet, dfe Gemert, les 23 et 24 decembre (v. s.)

:

« Je voudrois, apres, commencer par une honneste lettre k

Monsieur Voetius, en laquelle je dirois qu'ayant veil les Ires-

doctes et tres-exceirente^ et Ire^-siibtiles Theses qu'il a publiees

touchant- les Formes 'substiantielleset autres niatiieres appar-
-. .' .;,< 'i.'j:ij«»'. .'<'t:li< i- ,'•;" I.-''- )>•.'• '

' '

!P.= 'Gf.<EuOTVs;t:Mtriy:*491'.'
••.••'

2, ,E^,a,i^fj popr pmp^chjpir.que (Regius ^Piiecopie le prqjet de r^ponsc ,tel quel
/(Euures, t. Ill, p. 4&4).
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tenantes a la Ph^^sique et qu'il a particulierement adressees

aux Professeurs en Medecine et en Philosophic de cette Univer-

site, au nombre desquels je suis compris, j'ay este extremement

aise de ce qu'un si grand homme a voulu traitter de ces matieres...

Et mesme, que je me suis rejouy de ce que la pluspart des opinions

qu'il a voulu deffendre en ces Theses, estant directenxent con-

traires a celles que j'ay enseignees, il semble que g'a este par-

ticulierement a moy a qui il a adresse sa Preface et qu'il a

voulu par la me convier a luy repondre... Que je m'estime bien

glorieux de ce qu'il m'a voulu faire cet honneur. »

On n'est pas plus poll, et c'est le bel air de la Cour de France

introduit dans la rudesse des Universites. II renonce a opposer

d'autres theses a ces theses et d'autres disputes a ces disputes,

parce que celles de Voetius se deroulent dans le calme du a

ses « qualitez de Recteur et de Ministre »,« sa grande piete,...

son incomparable doctrine » , « au lieu que, n'ayant point le

mesme respect pour moy, poursuit le pseudo-Regius, deux ou

trois fripons, que quelque ennemy aura envoyez a mes disputes,

seront suffisans pour les troubler et ayant eprouve cette fortune

en mes dernieres, je croyrois m'abaisser trop et ne pas assez

conserver la dignite du lieu que nostre tres-sage Magistrat m'a

fait I'honneur de vouloir que j'occupasse en cette Academic,

si je m'y exposois d'orenavant... Ces faiseurs de bruit ayant

tousjours interrompu nos reponses, avant que de les avoir pu

entendre, il a este tres-aise a remarquer, que nous n'avons

point donne occasion a leur insolence par nos fautes, mais

qu'ils estoient venus a nos disputes, tout a dessein de les trou-

bler et d'empescher que nous ne pussions avoir le temps de

faire bien entendre nos raisons. Et Ton ne pent juger de la

autre chose, sinon que mes ennemis, en se servant d'un moyen
si seditieux et si injuste , ont temoigne qu'ils ne cherchent

pas la verite et qu'ils n'esperent pas que leurs raisons soient

si fortes que les miennes, puisqu'ils ne veulent pas qu'on les

entende. »

Comme les faiseurs de bruit sont les eleves et les amis de

Voet, celui-ci n'en sera pas moins atteint a travers les flatteries,

dont la moindre n'est pas le « patronum fautorem amicis->

simum » de la fm. L'auteur du projet blame autant que Voet

les jeunes gens qui, possedant a peine les elements de la philo-

sophie, sifllent toute la doctrine de Tficole sans en comprendre
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m^me les termes, mais il ii'entend pas qu'on applique cette cri-

tique h ses seuls auditeurs <(car,dit-il, j'ayd6jasceUque quelques-

uns, estaut jaloux de voir les grans progrez que mes auditeurs

faisoieiit en peu de terns, ont tasch6 de d6crier ma fa^on d'en-

seigner, en disant que je negligeois de leur expliquer les termes

<ie la Philosophie et, ainsi, quejeleslaissoisincapablesd'entendre

les livres ou les autres Professeurs et que je ne leur apprenois

que certaiues subtilitez, dont la connoissance leur donnoit,

apres cela, tant de presomption qu'ils osoient se mocquer des

opinions communes . Et, pour ce sujet, je me persuade que

Monsieur Voetius (ou Rector Magnificus etc. ; donnez-luy les

titres les plus obligeans et les plus avantageux que vous pour-

rez) ^ ayant este averty de cette calomnie... a voulu... me
donner occasion de m'en purger ; ce que je feray facilement

en faisant voir que je ne manque pas d'expliquer tous les termes

<ie ma profession , lors que les occasions s'en presentent , bien

que j'aye encore plus soin d'enseigner les choses. » *

Dans la suite, Descartes oublie presque qu'il est devenu de

Roy et dit : « Et je veux bien confesser que, d'autant que je

ne me sers que de raisons qui sont tres-evidentes et intelli-

gibles a ceux qui ont seulement le sens commun, je n'ay pas

besoin de beaucoup de termes etrangers pour les faire entendre ; et

ainsi, qu'on peut bien plutost avoir apris les veritez que j'enseigne

et trouver son esprit satisfait touchant toutes les principales

difTicultez de la Philosophie, qu'on ne peut avoir apris tous les

termes dont les autres se servent pour expliquer leurs opinions

touchant les mesmes difTicultez et avec tous lesquels ils ne

satisfont jamais ainsi les esprits qui se servent de leur raison-

nement naturel, mais les remplissent seulement de doutes et de

nuages. »

^

Le reste du projet de reponse, en latin cette fois, est une
attaque plus vive encore contre Tabus des mots dont se mourait

la philosophie de I'ficole : « Ces pauvres entites, qu'on appelle

formes substantielles et qualites reelles », ne servent qu'a aveu-

gler les esprits des etudiants et a leur donner cette docte igno-

rance que blame le Recteur Magnifique ; il ne peut croire que
celui-ci ait voulu designer la philosophie qu'enseigne Regius

1. (Euvres,t. Ill, p. 498.
2. Ibid., p. 499.
3. Ibid.

35
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en parlant de « cette ignorance idiote, sauvage et orgueil-

leuse. »

La reponse sur le mouvement de la Terre est assez ambigue,

Descartes oublie encore une fois qu'il ecrit pour le compte d'un

autre et parle de « nostra Meteora » et de la Dioptrique, mais il

s'arrete, il a et6 plus long qu'il ne pensait et, avec cela, il n'est

meme pas sur que Regius se servira de ces notes, mais si ce

dernier en exprime le desir, il les continuera dans la langue que

le professeurd'Utrecht preferera^ Qu'il en parle avec I'ami van

Leeuwen, « leur Nestor », ou avec Aemilius, mais surtout,

« manifester de la veneration pour Voetius et eviter jusqu'au

soupQon de I'ironie, afm d'etre dans une position d'autant

meilleure, s'il faut un jour changer de style ».

1. CEuvres, t. Ill, p. 509.



CHAPITRE XVII

DfeSCArtTES CONTRE VOEtlUS

II arrivera un moment oil le philosophe ne pourra plus se

contenter d'armer son partenaire et ou il devra entrer lui-

memeen lice pour rompre des lances avec le grand adversaire

et ses partisans, d'autant plus que Regius a I'air de faiblir

un peu : il craint de perdre sa place; et Descartes est oblige de

le gourmander, tout en stimulant son courage^ : « Je ne savais

pas, lui dit il, toujours en Janvier 1642, que cet homme regnat

dans votre ville, que je supposais plus libre, et j'ai pitie d'elle,

si elle soutient un pedant aussi vil et un aussi miserable tyran. »

Voila le fonds de sa pensee et neanmoins il continue a exhorter

a la patience et a la moderation. Toute eette polemique n'est

guere dans son temperament, mais il s'y est trouve engage

malgre lui ei les qualites combatives du Fran^ais ne lui per-

mettent pas de ceder la place.

« Peut-estre que ces guerres scholastiques, ecrit-il d'Ende-

geest k Huygens, le 31 Janvier 1642 2, seront cause que men
Monde se fera bientost voir au monde et je croy que ce seroit

d6s a present, sinon que je veux auparavant luy faire aprendre

a parler latin ; et je le feray nommer Summa Philosophiae, affin

qu'il s'introduise plus aysemenl en la conversation des gens

de I'escole, qui, maintenant, le persecutent et taschent a I'etouf-

fer avant sa naissance, aussy bien les Ministres que les Jesuites.

M' de Pollot vous en pent dire des nouvelles de ce qu'il a \tl

a Utrecht, ou il a ayde a combatre pour moy. »

Les conseils de moderation prodigu6s par Descartes, par

1. J'accepte I'hypothftse formulae k la p. 519 du t. Ill par MM. Adam et Tannery,
et je ddtache, du projet de rdponse k Voetius, la fin, comma 6tant one lettre nou-
veUe, en r^ponsc k une communication de Regius (t. Ill, pp. 509-510).

2. Ibid., p. 523,
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Aemilius, par van der Hoolck, n'arreterent pas I'impetueux

Regius et il fit mettre sous la presse sa « Responsio sen Notae

in appendicem ad Corollaria theologico-Philosophica », qui en

sortit le 16 fevrier.

Descartes Ten felicite en latin, dans ces termes : « D'apres ce que

j'entends dire par nos amis, personne qui ne loue vivement

votre reponse a Voetius, personne qui ne se moque de lui et

qui ne dise que lui-meme desespere du succes de sa cause, puisque

le Magistrat n'a pas la force de la defendre. Les formes substan-

tielles, elles-memes, eclatent et on dit ouvertement que si toute

notre Philosophie explique ainsi le reste des choses, tout le

monde I'embrasserait. »

^

Malheureusement Regius avait con fie sa Responsio a un

imprimeur catholique, travaillant pour le compte d'un libraire

« remonstrant ». ^ H fut trahi.

Le Senat s'iiiquiete et s'assemble, nomme une commission

pour s'aboucher, le 24 fevrier, avec le Magistrat et le prier de

mettre fin aux querelles provoquees par I'introduction de la

Philosophie noiwelle dans I'Universite. Le Senat de la ville

(nous dirions le Conseil) prit un arrete, traduit du flamand en

latin le l^r, public le 15 mars 1642, confie a I'examen d'un comite

de professeurs, approuve par eux le surlendemain et que nous

appellerons, pour cette raison, avec Descartes 3, le jugement de

I'Universite. Celui-ci condamne la philosophie nouvelle, sans du

reste larefuter ni nommer Descartes, mais comme etant I'etincelle

capable d'allumer I'incendie qui pourrait detruire cette institu-

tion encore au berceau, sem6r la discorde entre les etudiants, les

faire emigrer vers d'autres provinces. Les signataires engagent les

professeurs a faire detruire les exemplaires de la Responsio, a

en faire interdire la lecture et aviser aux moyens d'empecher

le « propugnator novae philosophiae », qui n'est pas nomme>
mais qu'on devine etre Regius, de repandre par ses cours la

mauvaise doctrine. Le texte flamand est signe par Voetius,

Schotanus, de Maets ou Dematius, Liraeus et meme Aemilius.

En suite de quoi, la delegation du Senat et du Magistrat

cita devant elle le coupable et lui intima I'ordre de s'abstenir

, 1. (Euvres, t. Ill, p. 528.
2. Cf. plus haut, p. 246.
3. Cf. (Euvres, t. VIII, 2« partie, p. 209 : Lettre apologetique aux Magistrals

d' Utrecht. Le texte du jugement est publid au t. Ill, p. 531.
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h ravenir de disputes philosophiques et de se tenir dans les

limites de la Medecine et de la Botaiiique *. Selon Baillet, le

Magistrat avait fait saisir 130 exemplaires du livre chez le

libraire, qui, le premier jour, en avait d6bit6 150, tant 6tait

vif aux Pays-Bas I'int^rdt suscite par cette polemique. « De
sorte que ce qui resta d'exemplaires devint exorbitamment

cher et fit rechercher le livre comme une chose tr6s-rare et tr6s-

pr6cicuse. »

^

C'est ce que prevoit Descartes, en felicitant son ami de

soulTrir la persecution pour la cause de la verite. Rien de

plus utile a la vente que la saisie d'un livre et c'est une

faveur que beaucoup d'auteurs envient. Le public s'indigne

de ce que Voetius ait pu traiter son adversaire de bete feroce.

« Sa colore vient de ce que votre philosophie est plus vraie qu'il

ne le voudrait et que ses raisons sont si evidentes qu'elle evince

I'erreur sans avoir meme a la combattre. » ^ Descartes a con-

fiance dans la sagesse du Magistrat et en particulier de van

der Hoolck. Si meme, en mettant les choses au pis, Regius

6tait destitue, convert de gloire, il n'aurait pas de peine a trouver

a se placer ailleurs. La lettre est destinee a etre montree a van
der Hoolck et c'est pourquoi elle contient ce voeu que la ville

d'Utrecht puisse se vanter aupres de la posterite d'avoir ete

la premiere a admettre I'enseignement public de la Philoso-

phie cartesienne *. Ce qu'on lui reproche, c'est d'etre nouvelle,

mais cela n'est-il pas au contraire a son honneur, si elle est k

la fois nouvelle et vraie, alors que d'autres tirent deja vanit6

d'emettre des opinions nouvelles et fausses ?

L'objectiou que la presence de Regius ferait fuir les etudiants

n'est pas plus fondee, puisqu'il est prouve au contraire qu'il

attire de nombreux auditeurs et des meilleurs, seduits par les

doctrines recentes, qui ne repugnent qu'aux maitres d'ecole

parvenus a quelque renommee par une fausse science ^ Au
fond, Descartes n'est pas si rassure sur ce proems universitaire

qu'il le feint vis-a-vis de son disciple et dans le dessein de calmer

les apprehensions de ce dernier. A I'ami Pollot, il ne dissimule

pas ses craintes ' : « On ne dit rien moins a Leyde, si non qu'il

1. (Euvres, t. Ill, p. 533.
2. Ibid., p. 534.
3. Ibid., p. 537.
4. Ibid., pp. 538-539.
5. Ibid., p, 541.
6. Ibid., p. 550.



550 DESCARTES EN HOLLANDE

[Monsieur le Roy] est desja demis de sa Profession, ce que je

ne puis toutesfois croire ny mesme m'imaginer que cela puisse

jamais arriver et je ne voy pas quel pretexte ses ennemis auroient

pii forger pour luy nuire. Mais, quoy qu'il arrive, je vous prie

del' assurer, de ma part, que je m'employeray pour luy en tout ce

que je pourray, plus que je ne ferois pour moy-mesme, et qu'il ne

se doit nullement fascher, pour ce que cette cause est si celebre

et si connue de tout le monde qu'il ne s'y pent commettre

aucune injustice qui ne tourne entierement au desavantage de

eeux qui la commettroient et a la gloire et mesmes peut-estre,

avec le temps, au profit de ceux qui la souffriroient.., ». « On
m'a assure qu'ils ont fait une Loy en leur Academic, par laquelle

ils deffendent expressement qu'on n'y enseigne aucune autre

Philosophic que celle d'Aristote. »

C'est bien en effet ce qu'a decide, le 17 mars 1642, 1'assemblee

du Senat en condamnant la Responsio^ : « Tertio : le Senat

rejette cette Philosophic nouvelle, d'abord parce qu'elle s'oppose

k la vieille Philosophic qu'ont enseignee, dans leur souveraine

sagesse, jusqu'a present, les Universites du Monde entier et

qu'elle en sape les fondements; ensuite, parce qu'elle detourne

la jeunesse de la vieille et saine Philosophic et I'empeche de

s'elever aux sommets de I'erudition... ; enfin, parce que diverses

opinions fausses et absurdes sont professees par elle ou peuvent

en etre deduites par une jeunesse imprudente et que ces opi-

nions repugnent aux autres disciplines et facultes, en particulier

a la Theologie orthodoxe. »

Seuls, Aemilius et Cyprien Regneri ^ qu'il ne faut pas confondre

avec Henri Reneri, depuis longtemps decede, protesterent centre

cette execution de la Responsio, mais « tant de fieL entre-t-il

dans I'ame des devots ? », Voetius ne fait meme pas grace a

son adversaire tombe, et, d'autant plus libre qu'il n'est plus

recteur, il lance encore sur lui son fils Paul Voet qui, ne en

1619, etait devenu, le 19 mars 1641, professeur de metaphy-
sique a I'Universite d'Utrecht.

L'entree en jeu de ce nouvel adversaire provoque I'hilarit^

de Descartes : « J'ai lu les theses de 1'enfant Voetius ^ je veux

1. On trouvera le texte latin complet au t. Ill, pp. 552-553.
2. Ab Oosterga, Prison de naissance.
3. (Euores, t. Ill, p. 558. La plaisanterie est plus drfile en latin : « Legi etrisi

turn theses Voetii pueri, sive infantis, filii volui dicere..., etc.

»



UNE LETTRE DE VAN BAERLE (10 MARS 1642) 551

dire du lUs Voetius, ainsi que le jugement de voire Academic

et j'en ai bien ri... » II approuve la coiiduite d'Aemilius et de

Cyprianus, il groiide Regius de se faire tant de souci et il lui

annonce que I'Adversaire fait preparer, par un moine converli,

une nouvelle reponse, qui s'appcllera VAppendix Voetii. II lui

coiiseille de s'incliner provisoirement et de ne plus enseigner

que la medeciue d'Hippocrate et de Galien, rien de plus.

« Si les 6tudiants vous demandent davantage, recusez-vous

poliment, en disant que cela ne vous est pas pernus... Calmez-

vous, je vous en prie, et riez done... Vous vaincrez, en fin de

compte, pours'u que vous gardiez le silence en ce moment,

mais, si vous pref^rez recommencer la lutte, fiez-vous ^ votre

bonne fortune. »

^

Toute la Hollande lettr^e et savante se passionne pour le

debat, sauf toutefois I'excellent poete latin Caspar van Baerle ^

qui enseignait la philosophic a I'ficolc Illustre d*Amsterdam
oil, depuis le 9 Janvier 1632, il 6tait devenu le coUeguc de G. J.

Vossius ^ II etait I'ami de P. C. Hooft et un des plus beaux

ornements de ce Muiderkring, du cercle litteraire du chateau

de Muiden dont nous avons parle. A Jean de Wicquefort,

qui lui a envoye tons ces factums imprimes, van Baerle repond

par le spirituel billet que voici, date du 10 mars 1642 :

« Monsieur,

« Je vous remercie tres humblement de ce que vous m'avez

envois ces ecrits de controverse. Je les ai lu avec la meme
avidite que nous avons coutume de manger des huitres fraiches.'

Mais, pardonnez, je vous prie, I'aveu que je vous fait: je n'es-

time pas tant les formes substantielles ou essentielles que je

croie qu'il soit maintenant tems de declarer mon sentiment sur

ce sujet. Vous s^avez bien que je ne suis pas sur un pied a pou-

voir condamner Aristote, sans I'avoir entendu, et que je ne me
suis pas engage non plus a le suivre. J'ai quelque chose ^ dire

sur le sentiment du s^avant Descartes, mais je le dirai lorsqu'il

sera tems et qu'il se sera expliqu6 plus au long et plus claire-

ment... »

*

1. (Euvres, t. Ill, p. 560.
2. Voyez sur lui la notice de Worp dans le Nieuw Ned. Biogr. Wdb., t. II, col. 67

6 70.

3. Voir plus haul, au livre II, pp. 175, 315 n. 1 etc
4. Lettres de M. J. de Wicquefort... avec les riponses de M. G. Barlie. Z* M..

A Amsterdam, chez Balth. Lakeman, 1696 ; k Leyde chez Jean et Henri Verbeek,
1722, p. 158 ; d'apr^s une copie communiqu^e par M. de Waard.
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Ceci n'allait pas tarder, et Descartes devait le faire d'abord

dans sa fameuse lettre latine au Pere Dinet de la Societe de

Jesus, Provincial de France, publiee a la suite des Objediones

Septimae, achevees d'imprimer par Louis Elzevir , a Amsterdam,
vers la mi-mai 1642 ^. Comme I'ecrit Huygens, le 26 de ce

mois, Descartes y a bien raconte ce qui s'est passe entre lui

et ses adversaires « tant de ga que dela ». Celui-ci y insiste sur

r attraction que sa philosophic exerce sur les jeunes, maitres

et eleves ^. Le portrait qu'il trace de Voetius est si ressemblant

qu'on ne pent manquer de le reconnaitre, bien qu'il ne soit pas

nomme : « II passe pour theologien, orateur, disputateur ; il

s'est concilie les petites gens en etalant une piete fervente et

un zele indomptable pour la religion, en attaquant les gouver-

nants, I'figlise Romaine et toute opinion diflerente de la sienne

propre, en chatouillant les oreilles de la populace par des

brocards de bouffon. II edite chaque jour des pamphlets qui

ne sont lus de personne, citant des auteurs qu'il ne connait

peut-etre que par leur table des matieres et qui plaident plus

souvent contre lui que pour lui, parlant avec autant de pre-

somption que de maladresse de toutes les sciences, comme
s'il les savait et, par la, ne passant pour savant qu'aupres des

ignorants... ))^ Descartes ne I'accuse pas d'avoir provoque par

ses amis les frottements de pieds qui ont trouble les soutenances

de Regius, mais il constate qu'avant ce Rectorat cela ne s'etait

pas produit. L'auteur de I'Epitre se prevaut, pertinemment, du
fait que Regius a ete condamne par le Senat sans meme avoir ete

entendu ou avoir ete convoque par le Recteur, qui fut a la

fois president du tribunal academique et accusateur.

Le philosophe reproduit alors la decision du Senat, du

17 mars 1642, pour que personne ne puisse dire , si par aventure

tons ces ecrits se perdent
, que la philosophic cartesienne a ete

condamnee a Utrecht par bonnes et valables raisons, mais il

omet le nom de la ville, qu'il r'etait pas tres difficile, pour les

lecteurs hollandais du moins, de suppleer. II releve les trois

chefs d'accusation contenus dans le jugement et les refute,

sentant bien que c'est lui, plutot que Regius, qui est I'accuse

1. Avant le 26, en tous cas. Cf. la lettre de Huygens dans CEuvres de Descartes,
t. Ill, p. 564. Le texte de la lettre de Descartes au P. Dinet est au t. VII, pp. 563-603
et les passages qui nous int^ressent ici aux pp. 582-599. Cf. aussi t. VIII, p. 209.

2. CEuvres, t. VII, pp. 575-577.
3. Ibid., p. 584.
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et le condamn6 ; mais, pourquoi le faire dans une lettre ji uii

Jesuite fran^ais ? C'est qu'il craiiit, comme dans le cas du mou-
vement de la terre, la concordance et I'alliance des deux ortho-

doxies, des partisans protestants et catholiques du principe

d'autorite en matiere de science et de philosophic.

Tout cela n'est, pour un.an encore, que I'attaque indirecte

;

Regius reste au premier plan, comme protagoniste. Le recit des

fails, etabli par le philosophe dans sa lettre au P. Dinet a

plu au disciple ^ autant qu'elle a deplu a Voetius.

Ce dernier fait convoquer le Senat academique qui, assemble

le 29 juin 1642, nomme une commission de quatre membres
pour examiner les injures a I'adresse de I'Universite d'Utrecht

contenues dans la lettre de Descartes au P. Dinet 2. Cette assemblee

y reviendra encore, un an apr^s, le 6 mars 1643, pour approuver

Thistorique officiel de la querelle ou Testimonium Academiae

Ultrajedinae el Narratio historica qua defensae, qua exlerminaiae

novae Philosophiae (Utrecht, 1643) ^ redige par Paul Voet,

le fils de Gisbert. Get auxiliaire de vingt-trois ans ne suffisait

pas au vieux theologien. II en trouva bientot un autre dans la

personne de son ancien eleve Martin Schoock, alias Schoockius,

devenu professeur a I'Universite de Groningue. Celui-ci, que

Regius appelle dans ses lettres « le Moine renegat », etant venu

a Utrecht, se serait laisse persuader, en juillet 1642, a la suite

d'un somptueux repas que lui ofTrit Voetius, de prendre la

plume contre I'epitre a Dinet, et il emporta les documents.

D'autre part le theologien, qui soupQonne avec raison le medecin

d'en avoir fourni a Descartes les elements, s'efforce d'obtenir la

destitution de celui qu'il accuse d'etre un traitre, d'autant

plus qu'il continue a exposer les doctrines nouvelles en regard

de celles d'Hippocrate, de Galien et d'Aristote *.

Un nouvel arret du Conseil de la Ville d'Utrecht, en date du
12 aout 1642, conclut un pen prematurement a la fin de I'intruse,

g'est-a-dire de la philosophic nouvelle, et fulmine une peine

exceptionnelle de cent florins, sans prejudice des amendes

anterieurement promulguees, contre I'importation, I'impression,

la vente et la propagation de toute espece de « libelles dilTa-

1. Cf. (Euvres, t. Ill, p. 565.
2. Ibid., p. 568.
3. Ibid., p. 569.

4. Ibid., p. 574.
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matoires «, ou autres ecrits de « meme farine » (sic), lances

contre les theses ou corollaires proposes pour la dispute publique

par MM. les professeurs ou les etudiants. Value digue opposee

conjointement par le Magistrat et le Senat a la maree montante

des verites nouvelles. Bien plus, la resistance qu'elle rencontre

lui fait redoubler ses efforts pour en triompher.

Le livre de Schoockius commence deja a s'imprimer, mais,

les premieres feuilles que Descartes a pu se procurer chez

Waesberge, on ne salt par quel artifice, ne portant point de

nom, le philosophe a de bonnes raisons de le croire entierement

de la main de Voetius. Cette fois il ne s'agit plus de Regius,

c'est I'auteur de la Methode qui est ouvertement vise, deja

par le seul libelle du titre : Philosophia Cartesiana sive Admi-

randa Methodus novae Philosophiae Renati Descartes (Utrecht,

Waesberge, 1643). Ce dernier mande a ce propos au P. Mersenne,

d'Endegeest, le 7 decembre 1642 : « Le livre de Voetius contre

moy est soubs la presse, j'en ay veu les premieres feuilles ; il

I'intitule : Philosophia Cartesiana. II est environ aussy bien

fait qu'un certain Pentalogos ^, que vous avez veii il y a deux

ans, et je ne daignerois y respondre un seul mot, si je ne regar-

dois que mon propre interest ; mais, pource qu'il gouverne

le menu peuple \ en une ville ou il y a quantite d'honestes gens

qui me veulent du bien et qui seront bien ayses que son autho-

rite diminue, je seray contraint de luy respondre en leurfaveur

et j'espere faire imprimer ma response aussy tost que luy son

livre, car elle sera courte et son livre fort gros et si impertinent,

qu'apres avoir examine les premieres feuilles et avoir pris

occasion de la de luy dire tout ce quejecroyluy devoir dire, je

negligeray tout le reste, comme indigne mesme que je le lise.»^

Voetius n'a pas hesite de nouveau a essayer d'associer le tr^s

docte Mersenne a sa cause et a accuser Descartes de se refugier

dans le sein des Jesuites pour echapper aux coups du Minima,

ce qui provoque I'indignation particuliere du philosophe et

amene une protestation du religieux.

II est v«nu a celui-la un autre alli6 inattendu, dans la personne

1. Allusion k I'oeuvre d'un t chymlste boemien, demeurant a La Haye », que je
ne puis identifier autrement. Cf. CEuvres de Descartes, t. Ill, p. 249. Lettre du 3 de-
cembre 1640.

2. Le « menu peuple » tenait en effet avec les orthodoxes, pour les princes d'Orange,
contre I'aristocratie bourgeoise qui gouvemait les villes. •

3. CEuvres, t. Ill, pp. 598-599.
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de I'ancien pasteur fran^ais de TEglise Wallonne : Samuel Des-

marets ou Maresius, ne a Oisemont le 9 aoOt 1599 (mort en

1673), qui avail 6t6 d'abord professeur de theologie k TAca-

d^mie de Sedan * ; il 6tait pasteur k Maestricht en 1629, puis k

Bois-le-Duc, le 29 Janvier 1636, ou il fut installe le 18 mai

;

le 18 decembre 1642, il avail ele appele, nous I'avons vu au

livre II *, comme professeur, a I'Universite de Groningue. Peu
avanl, il avail ele implique dans 1' affaire de la Congregalion^

de Marie el il esl accuse par Voet d'orlhodoxie insuflisanle,

dans un 6cril qui s'imprime en meme lemps que I'allaque

contre Descarles. Ce dernier a reussi a en surprendre aussi

'

les premieres feuilles qu'il s'empresse de communiquer a son

compatriole Desmarels. 11 offre a celui-ci une alliance defensive,

donl le pasleur acceple le principe : « A cause que je croy, lui

ecrit le philosophe, qu'ils [c'esl-a-dire les deux livres de Voelius]

se suivront I'un I'aulre de fori pres, mon opinion esl que

j'employeray deux ou Irois pages en ma reponse, pour dire

mon avis de voslre different, puis que vous ne Tavez pas

desagreable el ce qui m'y oblige le plus esl que ce que j'ecriray

sera public en Lalin el en Flamand, car je croy qu'il est a

propos que le peuple soil desabuse de la trop bonne opinion

qu'il a de eel homme. »

*

« Je ne crains autre chose, mande Descartes a Mersenne, le

4 Janvier 1643 ^ sinon qu'il ail quelque ami qui luy conseille

de le supprimer, avanl qu'il soil acheve el ainsy qu'il me face

perdre 5 ou 6 feuilles de papier que j'ay desja brouillees, non

pas pour lui respondre, car il ne dil rien qui merile response,

mais pour faire connoislre sa probite et sa doctrine. *

« Le litre du livTC de Voelius contre moy, ecril-il encore

au meme correspondanl, le 23 mars suivanl, toujours d'En-

degeest • est Admiranda Methodus novae Philosophiae Renati

Des Cartes ' et, au dessus de toutes les pages, il a fait mellre

1. J'ai eu sous les yeux un re^u signi de lui en cette quality, k la date du 10 jao-
vier 1629, dans le ras 4442* k la Biblioth^que de la Sod6t^ d'Histoire du Protestan-
tisme fran^ais, 54, rue des Saint-Pferes, Paris.

2. Cf. p. 304 et Bulletin Eglises Wallonnes, t. Ill, p. 30 ; Haag, La France
Protestanie, 2« 6±, t. V, col. 320 et s.

3. Par quels moyens, il pretend ne pas le savoir, dlsons qu'il aime mieux ne pas
le savoir, t. Ill, p. 606.

4. (Euores, t. Ill, p. 607.
5. Ibid., U III, pp, 608-609.
6. Ibid., t. Ill, pp. 642-643.
7. L'ouvrage, d'aprte M. Adam, est extr^mement rare en Hollande, odTon n'en

connatt qu'un exemplaire dans une biblloth^que privte. II y en a deax, au moins
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« Philosophia Cartesiana », ce qu'il a fait pour faire vendre le

livre sous mon nom et je vous en avertis, affin que vous puissiez

detromper ceux qui, ayant vu ce litre, pourroient croyre que

ce fust quelque chose de moy. »

Descartes sait maintenant que c'est Schoockius, qu'il appelle

« le badin de Groningue », qui servira de prete-nom a Voetius :

« vous verrez peut estre par ce qui reussira du livre que Voetius

a fait contre moy, sous le nom de ce badin de Groningue, que
les Catholiques ne sont point hais en ce pais. Ce livre est extre-

mement infame et plein d'injures sans aucune apparence de

verite ny de raison... mais, pour ce que j'ay des amis a qui il

importe que Voetius soit decredite, je fais imprimer une res-

ponse contre luy, qui ne le chatouillera pas. »

^

A la fin de mai 1643, elle parut, cette fameuse reponse,

« chez Louys Elzevier, marchand libraire a Amsterdam », alors

que Descartes s'est rapproche de cette ville, en s'installant

pour un an a « Egmont op de Hoef »
2.

UEpistola Renati Des-Cartes ad celeberrimum Virum
D. Gisbertum Voetium,... in qua. examinantur duo libri, nuper

pro Voetio Ultrajedi simul editi : unus de Confraternitate Ma-
riana, alter de Philosophia Cartesiana ^ parut simultanement

en latin et en hollandais (Brief van Rene Des Cartes, aen

D. Gisbertus Voetius, etc.), cette derniere version etant evi-

demment une traduction.

en France, k la Bibl. V. Cousin, k la Sorbonne, et k la Bibliotheque de la Ville de
Nancy.

1. Cf. (Euvres, t. Ill, pp. 642-643.
2. Ibid., pp. 647 ; 672 ; 674-675.
3. Reproduite au t. VIII, 2« partie, des (Euvres ; pp. i-xiii ; 1-198.



CHAPITRE XVIII

iJepistola ad voetium (1643)

Je ne crois pas que VEpistola ad Voetium, publiee a la fin

mai 1643, ajoute beaucoup a la gloire du philosophe ; il s'est

laisse un peu trop entrainer par le milieu universitaire hol-

landais, ou ce genre de polemique personnelle etait fort en

honneur. Comme, tout a I'heure, il parlait souvent parlabouche

de Regius, c'est Regius qui, aujourd'hui, parle souvent par la

sienne et meme aussi un pasteur protestant de I'figlise Wal-

lonne : Samuel Desmarets.

La liberte qu'autorise le latin entraine parfois des ecarts

de langage dont VAdmiranda Methodus de son adversaire

Voetius lui donne souvent I'exemple, de sorte qu'on aboutit

k un concert de grossieretes, dont les termes de bouffon et de

menteur sont la basse continue. II est vrai que les deux ennemis

ne s'accusent pas de vices contre nature, c'est un progres sur

les polemiques de la periode pr^cedente.

Un autre defaut fondamental de la lettre reside dans la

fa^on dont elle a ete redigee, par fragments, d'abord en reponse

aux cinq ou six feuilles du debut, que Descartes a pu se procurer

et que, nous I'avons vu, faute de titre et de preface, il croit,

non sans apparence de raison, etre de Voet. La publication a

6t6 interrompue, parce que celui-ci s'est mis a sa Confraterniias

Mariana, qui doit etre prete pour le Synode wallon du 15 avril

1643. Le philosophe le suit surce terrain et refute aussi ce livre,

d'accord avec Desmarets qui y est attaque, et cela rompt une

fois de plus I'unit^ de sujet.

II n'empeche que, tel qu'il est, cet ecrit ne laisse pas d'etre

plein de verve, de vivacite, d'erudition, d'esprit, qu'il est

un bon exemple du genre d'eloquence dont Beaumarchais

nous donnera plus tard le chef-d'oeuvre, et qu'il y a a y
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glaner des idees generales, exprimees avec une allure agressive

a laquelle les grands ouvrages de Descartes ne nous ont pas

accoutumes, mais qui n'en indique que mieux le fond de son

temperament.

La preface ou « Argumentum » ^ proclame la liberte de I'erreur,

dont ne resulte aucun peril, car elle permet la rencontre de la

verite, qui en tirera grand profit ; mais celle-ci est odieuse a

ceux dont la doctrine cesserait d'etre a I'honneur, s'ils etaient

prives de controverses. II rappelle alors la condamnation de

la doctrine nouvelle par le jugement du Senat de I'Universite

d' Utrecht, le 17 mars 1642, arret dont Voet est le veritable

auteur ; Fintervention tardive de Schoockius, embauche par

Voet pour ecrire, sous sa dictee, VAdmiranda Methodus, pleine

de nouvelles calomnies si abominables que, cette fois, Descartes

se sent oblige de retorquer, d'autant plus que Voetius a ete

jusqu'a I'accuser d'enseigner secretement I'atheisme.

II demande done au Magistrat d'LJtrecht la punition de ce

dernier, qui s'est disqualifie aussi dans 1' affaire de Bois-le-Duc>

a propos de la « Confrerie ou Sodalite de la Vierge », sur laquelle

nous reviendrons.

UEpistola, qui n'a, pas moins de deux cent quatre-vingt-

deux pages in-12, dans I'edition princeps, et cent quatre-

vingt-quatorze pages in-4o, au t. VIII, 2^ partie, de I'edition

Adam et Tannery, est divisee en neuf parties, dont la premiere

refute I'introduction du Jivre appele Philosophia Cartesiana,

titre fait pour en assurer la vente et qui constitue, aux yeux

de Descartes, une veritable fraude. ,

Voet, qui a qualifie I'fipitre a Dinet,, a laquelle il entend

repliquer, de bouffonne et de mensongere, sans d'ailleurs en

fournir de preuves, donne tout de suite le ton a la repanse

du Philosophe, qui a ete traite aussi d'imposteur et de fou.

Des extraits du livre de Voet^ permettent de nous rendre

mieux compte de la valeur des accusations lancees contre

Descartes. Sa philosophic est une philosophic a I'usage des gens

du monde, d'oisifs qui n'ont pas fait d'etudes et d'hommes
politiques ^. Elle est d'un rheteur et d'un escamoteur. Ici

le Frangais a beau jeu pour repondre qu'il habite la cam-
pagne, qu'il fuit la foule, qu'il n'a,jamais eu d'eleves, ce qui

1. CEuvres, t. Vtll, p. 3 et s.

2. Ibid., p. 19.
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n'est vrai qu'au sens strictcmcnt scolaire du mot, et que, bien

loin de les chercher, il les a, au contraire, eviles '.

La biographie esquissee par Voet est bieu an^usante : « Lui-

m6me se nomnie Ren6 des Cartes ; sa patrie est la France,

astre du ciel europeen. S'il faut en croire les titres qu'on lui

donne, il est tres noble, ou du moins noble. Je; n'envie pas cette

prerogative de la naissauce, qui pent echoir, par I'efTet du
hasard, au plus mauvais et au plus sot » ; a quoi I'interess^

repartit qu'il n'est pas donne a tout le monde, comme k son

adversaire, de naitre dans une gargote, des oeuvresd'ungoujat,

ou de recueillir les premiers rudiments de la piete et des autres

vertus, parmi les courtisanes et les cantini^res qui suivent les

armies.

Nous avons deja parl6 de Taccusation d' avoir d^s enfants

naturels et de la spirituelle reponse de Descartes sur ce point ^

Voet passe alors aux qualites intellectuelles qu'il ne lui denie

pas, mais il nous donne en passant un temoignage interessant

de I'admiration que le philosophe frangais inspire a ses dis-

ciples hollandais, qui le tiennent pour un Dieu : ,« Eh 1 oui, il

a du talent, mais n'en avaient-ils pas aussi ,ces fous furieux

qu'on appelle fipicure, Lucien, Mahomet, Machiavel, Vanini,

Campanella, Socin, le D' Faust, Corneille Agrippa, Lipman
de Mulhouse, etc. ?» Voila notre auteurbienencadre ! Ilreproche

ensuite au disciple de Loyola d' avoir fait la guerre de siege

et la guerre navale (!!?) et de s'^tre jete dans la philosophie,

d^sesperant d'arriver au grade de Marechal ou de General.

Descartes conclut en disant que les reproches que lui fait

Voetius se ramenent a ceci, qu'il est Fran^ais, de naissance

honorable,, non depourvu de talent, celibataire et qu'il a couqu

une philosophie fondee sur la Mathematique. Ce ne sont pas

des raisons suftisantes pour le qualifier d'imposteur, de fou,

de daim, d'insense, d'hypermenteur et de vendeur de fumee.

Que si ces injures lui etaient lancees par une femme ivre ou

un cabaretier en colore, il ne ferait qu'en rire, mais comme
elles sont ecrites et imprim^es par un theologien, un pasteur,

qui veut passer pour tres religieux, tr^s pieux et devrait etre un
exemple de moderation, d'indulgence et de gravite, elles sont

inexcusables ^.

1. (Euvres,i. VIII. p. 20.
2. Cf. plus haut, p. 415 et t. VIII, p. 22.
3. CEuvres,t. VII, pp. 25.
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S'elevant au-dessus des questions personnelles, Descartes

termine sa premiere partie par une definition de la philosophic,

telle qu'avec quelques autres, il la congoit et qui n'est que la

connaissance des verites pouvant etre pergues par la lumiere

naturelle et servir a des fins humaines, d'ou il suit qu'aucune

^tude n'est plus honorable, plus digne de I'homme, plus utile

dans la vie. Au contraire, la philosophic vulgaire qui s'enseigne

dans les ecoles et dans les Universites n'est qu'un chaos d'opi-

nions pour la plupart douteuses, comnae le montrent les conti-

nuelles disputes ou elles sont discutees, et tout a fait inutiles,

comme en temoigneune longue experience. Person ne n'a jamais

rien pu tirer pour son usage de « la matiere premiere » , des

« formes substantielles », des « qualites occultes » et autres

choses semblables.

En Religion, il ne faut rien innover ; en Philosophic, au
contraire, rien de plus louablc que d'etre novateur.

On regrctte de ne pas trouver plus souvcnt dans YEpistola

ad Voetium de parcilles envolees. La « pars secunda » nous ramene
aux « Actes de Voctius » ,

par Icsquels ses vertus nous ont etc,

des I'abord, revelecs. Descartes n'a jamais vu son adversaire

ct il n'avait pas plus d'opinion sur lui que sur ceux qui ne sont

pas encore hes, lorsqu'il sut que le theologian I'avait compris

parmi les athecs. Alors, il s'enquit et voici ce qu'il apprit :

Voetius etait tres zele et tres assidu dans I'accomplissemcnt dc

sa double charge dc pastcur et dc profcsseur ; il parlait, il

cnseignait, il disputait plus souvcnt que ses collegues ; le

fronccment de sourcils, la voix, le geste, tout annongait la plus

grande piete ; il paraissait brulcr d'un tel zele pour maintcnir

la verite et la purete dc la religion, qu'il blamait, avec rigueur,

non pas seulemcnt les plus legers des vices, surtout chez les puis-

sants, mais meme les petits travcrs, qui, pour bcaucoup, ne

sont pas des vices. Contre tous ceux qui n'etaient pas de son

avis, il disputait et declamait avec vehemence ^.

« Ccla cut amene, continue Descartes, a vous considerer

comme un des Prophetes ou des Apotrcs, si I'injustc accusation

d'atheismc, lancee contre moi, ne m'avait inspire des doutes »,

et il se refugie dans ce dilemme : ou c'est un saint ou c'est un
hypocrite. II n'est pas besoin de dire vers laquelle des deux

1. (Euvres, t. VIII, p. 28.
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appreciations, les circonstances de raffaiire Regius ont fait

pencher la balance. Les troubles, Descartes soup^onne Voetius

de les avoir lui-meme provoqu6s, aprds avoir incite son ennenxi

k s'y exposer par des soutenances de theses r6p6t6es. II repro-

che, non sans raison, au theologien d' avoir exc6d6 les pou-

voirs du Recteur et d'avoir condamn6 un collogue sans Tentendre^

La troisi^me partie, qui r^pond aux chapitres i et ii de la pseudo

Philosophia Cartesiana, aflirme d'abord qu'il n'y a pas de

mystere dans la philosophic cartesienne, comnne I'a pretendu

Tadversaire. On retrouve ici une objection faite a toutes les

doctrines d'art ou de philosophic modernes : elles sont un
snobisme et exigent une initiation ^. A quoi Descartes repHque

qu'evidemmcnt les Medilaliones ne sont pas accessibles a tons

sans preparation. II I'accuse de mal citer et d'etre de ceux qui,

selon la parole de I'apdtre, calomnient ce qu'ils ignorent. Pour
lui, il ne s'est jamais flatte de savoir toutes les difTicultes des

sciences, car autre chose est de construire une methode fet de

resoudre toutes les questions.

Dans la quatrieme partie, I'auteur se moque de I'erudition

de Voetius, qui lit les sottises des athees, des libertins, des

cabalistes, des mages, et meme une bouffonnerie comme le

Cymbalum Mundi de Bonaventure des Periers ^ La seconde

categoric des lectures qu'il pratique est celle des livres de

controverses qui lui ont mont6 la tete au point que, n'eiit-il lu

que le quart de ceux qu'il cite, il devait passer sa vie en rixes

et en querelles, et la troisieme espece de livres que le theologien

cultive sont les recueils de lieux communs, de commentai-

res, de resumes, et de sentences de divers auteurs. Cela fait,

non un savant *, mais un erudit, qui n'en impose qu'au vul-

gaire, seduit par cette fagon agressive, ces injures, ces plaisan-

teries grossieres, cette abondance verbale.

Mais, a etre ainsi gavees d'attaques et de disputes, il

ne se pent pas que les femmes en revenant du sermon, n'imitent

leur pasteur et ne troublent la maison de leurs querelles.

Au troisieme chapitre seulement, refute par la cinqui^me

partie, Descartes s'est aper^u qu'il avait attaqu6 Voetius pour

1. (Euores, t. VIII, 2« partie, p. 33.
"

2. Ibid., p. 35.
3. 11 est vrai qu'il le cite d'apr^ le P. Merseanc. Cf. Ibid,, p. 42.
4. Ibid.

36
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un livre ecrit par le professeur Schoockius, mais Voetius n'a-

t-il pas corrige les epreuves, le style n'est-il pas sien et aussi

la fa^pn d'injurier ? Comment Schoock eut-il pu s'irriter ^
ce point de I'fipitre au P. Dinet, ou il n'est meme pas vise ?

L' argumentation est convaincante : Schoock n'est qu'un

prete-nom. Cependant, deroute dans son plan par ce change-

ment, Descartes refutera desormais le livre en bloc et non plus

en detail; mais, comme il n'aime pas a combattre des masques,

il revient au principal adversaire sur un terrain ou il ne pent

lui echapper, celui de la Confraternitas Mariana.

Cette polemique, qui n'est pas du tout un hors-d'oeuvre,

puisqu'elle occupe toute la sixieme partie et est annoncee dans

la preface, est bien une des choses les plus deconcertantes de

I'activite du philosophe en HoUande. Nous allons le voir batailler

ici pour un pasteur orthodoxe fran^ais, Samuel Desmarets, contre

un pasteur plus orthodoxe hollandais, Gisbert Voetius, sur le

sujet de la Confrerie de la Vierge.

Ne croyez pas qu'il s'agisse ici d'un plaidoyer pour le libre

exercice de la religion catholique : voici ce dont il retourne.

Bois-le-Duc avait ete pris par les Hollandais aux Espagnols

en 1637, apres un siege brillant auquel bien des Frangais, comme
le due de Bouillon et son frere, le jeune Turenne, avaient pris

part et oil d'autres, d'Hauterive et d'Aigueberre, avaient

trouve la mort.

,

Comme aujourd'hui encore, les Catholiques etaient les plus

nombreux a Bois-le-Duc et ceux des hautes classes etaient

constitues en une sodalite ou confrerie, ainsi qu'il y en a en

Flandre et en Brabant, sous le vocable de la Vierge. Banquets,

fetes, enterrements, de meme que chez les Penitents blancs de

notre midi, en constituaient la principale activite. Ces confreries

etant un instrument important de domination, le gouverneur

hollandais, van Brederode, et treize autres protestants de

marque s'y font admettre.

Aussitot que Voetius I'apprend, notamment par le pasteur

C. Lemann, il emet ou fait emettre des theses, a I'Universite

d'Utrepht, dans lesquelles il anathematise les reformes qui

sacrifient a I'idolatrie papiste, assistant aux funerailles de

leurs freres, avec un drap rouge sur les epaules et portant

une medaille ornee de cette inscription : « Comme un lis parxni

les epines ». • "
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Inquiets dans leur conscience et ainsi gravement soup^onn^s

de papisme, plusieurs des nouveaux confreres, comme Ber-

gaigne, de Fresnes, etc., qui appartienneat k I'figlise fran^aise,

se tourneut vers leur berger Samuel Desmarets, qui les rassure

«t preud ouvertenaent leur defense en un 6crit adresse k Voetius

«t intitule : « Defensio pietatis et synceritalis Optimatum Sijhae^

Ducensium », * parue en et6 1642. II n'en faut pas plus pour que

Voetius preune feu et decide de foudroyer son adversaire par

son Specimen assertionum ou Confraternitas Mariana ^ qui

^xposera la question au Synode des figlises Wallonnes lequel

<ioit se rassembler, en avril 1643, a La Haye. C'est pourquoi

Yoet a suspendu la publication de la Philosophia Cartesiana.

Attaques en meme temps par le meme ennemi, Desmarets

-et Descartes s'allient, comme nous I'avons vu. Le premier

sait bien que le second n'aura pas, a I'egard de Voetius, les

menagements auxquels lui est tenu envers son tr^s aime

frere en Jesus-Christ. Pour le. philosophe, on est tente de

se demander ce qu'il vient faire dans cette galore ? Est-ce

amitie personnelle ? pas encore, ce n'est que plus tard qu'il

nommera le professeur de' th6ologie de Groningue son ami

;

a I'un des deux juges m'est amy », ^ dit-il en 1645 et 1648,

en parlant de Samuel Desmarets. On voit done, une fois

de plus, combien Descartes est 6clectique dans ses relations

et combien toute intolerance est loin de sa pensee.

Qu'il y ait collusion entre eux, cela n'est pas douteux. Com-

ment pourrait-il connaitre les articles secrets du Synode

Wallon, au moment ou il se tient, et les citer avec exacti-

tude, si ce n'est que Desmarets, qui en est membre, les lui

a communiques pour en faire fl^che contre I'ennemi commun ?

Aussi le Synode en con^oit-il une vive irritation, formulee

dans I'article 16 du Synode d'Utrecht (aoiit 1643) *, lequel suivit

celui de La Haye (avril 1643) :

« Sur la proposition des Eglises d'Utrecht et de Delft, k

I'occasion de deux articles du Synode dernier, cites dans un

livre que le S' Rene Descartes a derni^rement fait imprimer.

1. Cf. (Euvres de Descartes, t. VIII, 2« partie, p. 73.

2. Ibid., p. 6.

3. Ibid., p. 245. ^

4. Liore Synodal conlenant les articles re'solus dans les sgnodes des Eglises Wal-
Jonnes des Pays-lias ; La Haye, Nijholl, 189G, t. I, p. 447.
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la Compagnie se sent grandement offeiisee de ce qu'on a com-
munique a un homme d' autre religion lesdits articles et a declare

que quiconque I'a fait est digne de severe censure. » Le « quicon-

que )) n'est pas tres difficile a decouvrir et il a fourni a son allie ca-

tholique bien autre chose, des arguments, unhistorique detaille

de la question et diverses armes, dont seul Desmarets pouvait

disposer. C'est avec une veritable chaleur que Descartes prend

la defense de ce dernier contre « I'accusateur et I'insulteur per-

petuel, professeur par la grace de Dieu «, et qui croit que les

figlises Wallonnes ne peuvent subsister sans lui ^.

Les « deux ou trois pages » en sont devenues soixante, mais

I'execution de Voetius n'est pas achevee. La septieme partie

de la refutation de son pamphlet traite des merites de Gisbert

;

on devine ce que cela pent etre et il serait fastidieux d'y insister.

Descartes y enumere les vertus d'un theologien et en constate

naturellement 1' absence chez son ennemi, la charite surtout,

et il revient, a cette occasion, sur 1' affaire de Bois-le-Duc.

La huitieme partie de la curieuse, mais un peu indigeste

epitre, est consacree a la preface de VAdmiranda Methodus que

Descartes n'a vue qu'en dernier lieh etquiporte en tete : «Mar-

tinus Schoockius, Philosophiae in Academia Groningo-Omlan-

dica » ^ dont le style et les habitudes peuvent a peine etre dis-

tingues de celui du maitre, au point qu'il vaut mieux les consi-

derer tons deux comme auteurs du livre incrimine. Cette preface

est d'ailleurs interessante a lire en ce qu'elle montrc I'attitude

des orthodoxes a I'egard du Discours de la Methode, taxe par

eux de vantardise insupportable et vis-a-vis de Descartes,

accuse de vouloir exercer une veritable dictature a I'Univer-

site d'Utrecht, par I'intermediaire de Regius ^ et meme d'acheter .

des suffrages en faveur de la Philosophic nouvelle.

Schoock lui reproche aussi ses migrations, a la fa^on des

Scythes, de West-Frise en Gueldre, de Gueldre en Hollande,.

en Overyssel ou a Utrecht, ce qui le ferait soup^onner a bon

droit d'appartenir a la Societe des Freres de la Rose-Croix *.

Mais il differe d'eux en ce qu'il recherche la gloire et n'a rieu

1. CEuOres, t. VIII, 2« partie, p. 85 de VEpistola ad Voetium.

2. L' « Ommeland » est la campagne autour de Groningue et qui avait une repre-

sentation k part aux Etats. On disait aussi Stad en Land. Voir le debut de cette

preface au t. VIII, p. 137, 2* partie.

3. Ibid., p. 139.

4. Ibid., p. 142, note reproduisant ce passage de la preface, auquel Descartes ne
r^pond pas.
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<l'un anachor^te, car on dit qu'il fait venir chez lui des Phryn^s,

qu'il eiitretient dans les plaisirs et qu'il embrasse de tr^s pr6s.

Du coup, Descartes deviert le pr^tre de la chair et du

monde. Cette fois il d6daigne de r^pondre et pr^f^re s*en prendre

aux autres points, notamment a celui d' avoir voulu flatter

les J^suites, dont il serait le valet.

La derni^re partie enfin traite de la quatridme section de

la Philosophia Cartesiana et des merites de ses auteurs, qui

ont accuse Descartes de favoriser secr^tement I'ath^isme et

qui ont affecte de I'assimiler k Vanini \ briil6 k Toulouse

en 1619. Ceci fait deborder I'indignation du philosophe frangais :

« Je respecte, dit-il, tons les th6ologiens, comme etant les ser-

viteurs de Dieu, meme ceux qui sont d'une autre religion que

la mienne, parce que nous adorons tons le meme Dieu. »

*

Phrase peu connue, mais qu'il convient de mettre en valeur,

car elle est bien remarquable pour I'epoque, « mais, continue-

t-il, si quelque traitre a revetu I'habit des ministres du Prince,

cela ne doit pas empecher ceux qui savent qu'il appartient k

ses ennemis de le d^masquer publiquement. Si quelqu'un se

donne pour theologien mais que je le sais menteur insigne et

calomniateur et que ses vices sont tels qu'ils constituent, k

mon sens, un danger pour la chose publique, ce titre de theolo-

gien ne m'empechera pas de les d^voiler : en grec, le calomniateur

s'appelle « diable ». A la fin, c'est vers Schoock qu'il se tourne

et vers ses collegues de I'Universite de Groningue, pour leur

demander justice contre lui *. Descartes frappait a la bonne porte,

puisque I'allie Desmarets etait derri^re.

« Je sais, dit-il, que les habitants de ces provinces jouissent

d'une grande liberte, mais je m' assure que cette liberty consiste

dans la s6curite des innocents et non dans I'impunit^ des cou-

pables... Je consid^re cette R^pubhque comme libre, surtout

en ce que tons y sont egaux en droit. » * Le crime d'atheisme,

s'il est reellement prouv6, ne saurait rester impuni. II y a trois

ans d6ja, parut a La Haye un livre anonyme si futile qu'en

France et en Angleterre on s'6tonna que, dans une nation aussi

cultivee que celle-ci, d' aussi grossieres et inciviles absurdit^s

1. GEuvres, t. VIII, 2« partie, p. 179.
2. Ibid., p. 180.

3. Ibid., p. 187.
4. Ibid., p. 188. « hoc praccipue nomine lianc Rempublicam liberam puto, quod

omnes in e& aequo jure utantur...»
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pussent paraitre. Qu'y dira-t-on dans le cas present, ou, a la

futilite des motifs est jointe I'atrocite de vos calomnies, dont
I'auteuT principal veut etre considere comme la lumiere et

Tornement des £glises Belgiques ?

Enfin il repond si I'accusation d'etre un etranger. II y a deja
fait allusion plus tot, en un passage qui merite d'etre traduit

dans une etude sur Descartes en Hollande ^
:

« Au reste, c'est un fait connu que j'habite ce pays depuis

plusieurs annees, au point que personne ne puisse douter que
je n'aie pour lui les memes sentiments que celui qui y est ne.

II resulte peut-etre meme pour moi certaine prerogative du
fait que j'y habite non par le hasard de la naissance mais par
suite d'un choix. »

« Alors que, comme chacun salt, je vivais parfaitement a

raise dans ma patrie et qu'aucun motif ne me contraignait a

m'etablir ailleurs, si ce n'est la foule de mes amis et de mes
parents, dont je ne pouvais eviter la frequentation, et le manque
de temps et de loisirs a consacrer a mes etudes preferees...,

alors qu'aucune contree de la terre ne m'etait fermee et qu'il

n'en etait pas qui ne m'eut accueilli volontiers, j'ai choisi ce

pays pour y habiter, de preference a tout autre.' »

^

Ce passage est a rapprocher de la peroraison, qui est celle-ci :

« II ne vous servira a rien de me qualifier d'etranger et de papiste.

II n'est pas besoin de rappeler qu'en vertu des traites conclus

entre mon Roi et les Souverains de ces Provinces, quand meme
je serais arrive d'hier, je jouirais ici des memes droits que les

indigenes ; mais que j'habite ici depuis tant d' annees et que j'y

suis si connu des gens de bien que, fusse-je transfuge d'un

camp ennemi, je ne pourrais plus y etre considere comme
etranger. Et je n'ai pas besoin non plus d'invoquer la liberte

de religion qui nous [c'est-a-dire aux catholiques frangais] est

accordee dans cette republique. Je me borne a afTirmer que
votre livre contient des mensonges si criminels, des injures si

bouffonnes, des calomnies si abominables qu'aucun ennenu
n'en pourrait proferer de semblables contre son ennemi, aucun
Chretien contre un infidele, sans se denoncer lui-meme comme
un malhonnete homme et un scelerat. J'ajoute que j'ai toujours

rencontre dans cette nation tant de .politesse ; que j'y ai et6

1. (Euvres, t. VIII, 2« partie, p. 110.
'2. Ibid., pp. 110-111.
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re^u avec tant d'amiti6 par tous ceux avec qui je me suis trouv6

en contact et que j'y ai trouv6 tant de gens bienveillants, obli-

geants et si 61oign6s de votre grossi^re et importune licence

de tourmenter les gens qui vous sont inconnus, que je ne doute

pas que vous ne soyez encore plus odieux ^ vos compatriotes

qu'a des strangers.

« Enfm je connais assez le temperament des Hollandais pour
savoir que leurs gouvernants imitent le souverain Dieu en ceci

qu'ils tardent souvent et h^sitent k punir les coupables, mais

que, lorsque la hardiesse des mechants a depass6 la limite oil

ils jugent une repression necessaire, ils I'appliquent sans mis6-

ricorde et sans se laisser tromper par de fallacieuses paroles.

Et vous qui, en publiant des livres, vides de charite et de preuves

et remplis seulement de calomnies, avez deshonore votre Pro-

fession et votre Religion, prenez garde qu'ils ne jugent que la

seule satisfaction qui convienne a celles-ci soit votre chatiment.

Adieu I »





I

CHAPITRE XIX

LE PROCfeS DE DESCARTES A UTRECHT ET A GRONINGUE

h'Epistola ad Voetium eut du retentissement, meme a Paris

;

c'est ce que Descartes voulait, mais les consequences ne furent

pas toutes conformes a ses desirs.

Huygens, vieux routier de la politique hollandaise et fin

lettr6, les pr6voit et regrette, au fond, que Descartes se soit

laisse aller a cette execution, tout en I'approuvant d'ailleurs.

C'est le sens de sa missive du 6 juin 1643 ^:« J'ay veil, tout

du long des chemins que nous avons faict jusques icy [k Buren]

la bonne justice que vous rendez a Voetius et a son ayde de

camp [Schoockius]. Ainsi fault il bien appeler vostre escrit,

car ils ont doublement merite le fouet que vous leur donnez.

Quelqu'un des plus senses d'entre MM. les Estats d'Utrecht,

qui est ici, m'en jugea de mesme hier et que cest homme (ce

sont ses paroles) commence a puer en leur ville, n'y ayant

plus que des femmelettes et quelques imbecilles qui en fassent

cas. Cependant, je m'asseure qu'il remuera toute pierre, pour

se revancher de ce que vous luy faictes souflrir d'une main si

vigoureuse, qui, a tout prendre, ne s'est employee qu'aveq ce

qu'il fault de ressentiment, en une tres juste defence contre la

plus noire calomnie dont un Gentilhomme Chrestien puisse

estre entach6. Vous disputez sagement contre I'impertinence

des Predicateurs descrians, sans retenue, les pech6s du peuple

ou du Magistrat en chaire, mais cela en alarmera beaucqup
d'autres aveq Voetius contre vous. »

« Un homme estourdi me fit un jour une plaisante compa-
raison, disant que les Theologiens estoyent semblables aux
porceaux, qui, quand on en tire un par la queue, tons crient.

1. (Euvres de Descartes, t. Ill, pp. 677-678.
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Cela vous arrivera de la part de gens de mesme farine, mais

les discrets vous sauront gre, ou de les avoir confirmes en leur

opinion ou de les avoir obliges d'une le^on d'importance. »

« Quoy qui advienne, M[onsieur], soil icy la fin de ces ordures

et ne prodiguez plus vos bonnes heures a respondre aux mauvais

en leur folie. Vous avez, comme vous dites, employe tout ce

qui est en vostre pouvoir pour tirer raison de leurs accusations

et la posterite le s^aura. C'est la satisfaction pleniere que vous^

vous debviez. »

Admirons, en passant, la perfection et I'elegance du style

fran^ais de ce Hollandais cultive du xvii^ siecle ; il n'y a vrai-

ment pas moyen de le distinguerde celui d'un FrauQais de nais-

sance, car il en a meme le naturel.

« Cela en alarmera beaucoup d'autres avec Voetius », dit

Constantin. Huygens ; nous le voyons par la lettre de

Colvius, qui accuse Descartes de manquer, lui aussi, de charite

envers Voetius S mais Colvius est pasteur et c'est la corpo-

ration qui se sent atteinte : bien a tort, car Descartes a precise

qu'il venerait tons les serviteurs de Dieu et ne voulait pas s'en

prendre au Protestantisme que, remarquons-le, ce catholique

n'a jamais ni nuUe part ouvertement attaque,

Le 28 juin 1643 ^ Descartes ecrit «d'Egmont op de Hoef»*

ou « du Hoef en Egmond » comme il dit, a la princesse

Elisabeth-: « Une fascheuse nouvelle que je viens d'aprendre

d'Utrech *, oil le Magistral me cite, pour verifier ce que j'ay

6crit d'un de leurs Ministres, combien que ce soit un homme
qui m'a calomnie tres indignement et que ce que j'ay ecrit

de luy, pour ma juste defense, ne soit que trop notoire a tout le

monde, me contraint de fmir icy, pour aller consulter les

moyens de me tirer, le plutost que je pourray, de ces chicane-

ries. »

Qu'est-il done arrive ? Les registres des deliberations du

Magistral d'Utrecht ou « Notulen der Utrechtsche Vroedschap »

nous renseignent suffisamment a ce sujet. Celui-ci s'est emu
des attaques portees contre un de ses professeurs et pasteurs

1. (Euvres, t. Ill, p. 680.
2. Ibid., p. 695.
3. Cf. ibid., p. 696. On disait alors ainsi ; aujourd'hui c'est Egmond aan-den

Hoef (Noord-HoUand). Cf. plus haut, p. 512 n. 5.

4. Les Fran^ais ne pouvaient articuler la finale « kt » et pronon^aient ou
« Utrek » ou « litre ».
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les plus v6n6res et c'est Descartes qui a pris soin de les faire

connaftre en adressant des exemplaires de VEipistola ^ van,

Leeuwen et a van der Hoolck, pour les remettre aux Bourg-

mestres. D^s le 5-15 juin (n. s.) 1643, uiie commission de deux
conseillers et de deux professeurs, dont Dematius, 1' alter ego

de Voetius et son collogue en theologie, est nomniee pour«exa-

mineren seecker boeckgen uytgegeven by D. Descartes tegens

D. Voetium ».

La commission avait son jugement fait d'avance et, le 13-'

23 juin, la Vroedschap ou le Magistral lance I'assignation en

hoUandais \ dont Descartes parle a la Princesse et dont voici

une traduction abregee :

« Le Magistral de la Ville d'Utrecht, ayant appris qu'il y
a pen de tem,ps, a et6 edite et repandu certain 6crit, imprime

en 1643 a Amsterdam, chez Louis Elzevier, intitule : Epistola

Renati Des Cartes^ etc., et, un peu auparavant une lettre portant

pour suscription : « au R. P. Dinet », que, dans cette derniere,

le nom de certaine Personne occupant des fonctions publiques

dans cette ville, etait constamment mis en cause et ses actions,

sa vie, ses relations, ses moeurs, ses etudes, son enseignement

d^crits de telle sorte que, au jugement des hommes d'entende-

ment et sans parti-pris, qui ont ele consultes, une telle personne,.

repondant a ce portrait, ne serait pas seulement inutile mais

nuisible, au premier chef, tant a I'Universite que dans I'Eglise ;

pour ces motifs, prenant la chose 4 coeur et ayant songe a la

meilleure fagon d'arriver a la v6rite pour la tranquillite de la

ville, le service de I'Eglise et la prosperite de I'Universite et

eviter tout trouble, desordre et scandale, nous avons trouv6

bon de retenir la cause. »

« A cette fin, nous serious d'avis de contraindre ledit des

Cartes, s'il se tenait dans le ressort de cette ville, a fournir

les preuves des affirmations contenues dans ses deux Traites,

la personne vis6e 6tant entendue... »

« Mais, attendu que le dit des Cartes habite en dehors de la

juridiction de cette ville et qu'on est incertain du lieu de sa

residence, nous avons trouve bon de faire publier par celles-ci

que ledit des Cartes pourra se presenter dans les trois semaines,

muni d'un sauf-conduit, pour que ses preuves soient examinees

1. CEuvres, t. Ill; p. 696. II y a une traduction au t. IV, p. 646, dont la mienne
est ind^pendante.
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contradictoirement ^... Et pour que le dit des Cartes puisse

mieux en avoir connaissance, nous avons fait afficherles Pre-

sentes, comma il est de coutume pour les publications de la

Ville.

« Ainsi public, au son de la cloche de 1' Hotel de ville d'Utrecht,

le 13-23 juin 1643 par moi, C. de Ridder. »

Descartes fut aussi alarme qu'indigne. N'etait-ce pas pourtant

ce qu'il avait demande ? et n'etait-il pas naturel qu'il fut

invite a fournir les preuves ? mais cet appareil judiciaire, les

attendus, la citation, le sauf-conduit, le son de cloche, cela

affole le malheureux savant descendu des espaces sublunaires.

Ah ! s'il avait prevu ces consequences, « selon son algebre »,

il aurait renonce a quitter la region sereine des idees claires et

distinctes. Pourtant, qui sait ? quand un homme d'etude se

mele a la vie et s'est mis dans la tete de realiser la raison, la

justice et la verite, il la poursuit inexorablement et implaca-

blement avec une patience et une obstination egales ou supe-

rieures a celle de 1'homme de loi.

C'est le spectacle que va nous donner le grand ecrivain pendant

les sept annees qui vont suivre. De proces en proces, de requete

en requete, de lettre en lettre, il ne lachera pas son Voetius ni

aucun de ceux qui font chorus avec lui.

Ayant regu 1' assignation, le 28 juin, il repond par une lettre

au Magistrat d' Utrecht ; le temps de la faire traduire et imprimer

en hoUandais, et il I'expedie le 6 juillet ^ Elle debute tres

poliment par des remerciements au Magistrat pour avoir fait

droit a ses plaintes, avoir ordonne une enquete sur les faits

et gestes de la personne incriminee et 1' avoir appele lui-meme

a completer ses preuves. Toutefois, il s'etonne que le Magistrat

n' ordonne pas de poursuites contre VAdmiranda Meihodus, dont

il importerait d'etablir le veritable auteur et il les demande
formellement.

II est surpris de ce que Leurs Seigneuries en aient use comma
s'il etait un inconnu en ces Provinces et qu'on ait paru

ignorer sa residence. II denie, avec raison, au Magistrat

d'Utrecht toute juridiction sur lui. II se declare pret cependant

a lui fournir des eclaircissements, mais par ecrit.

La lettre a ete re^ue, le 11 juillet, avec la traduction frangaise,

1. Cette phrase est resum^e.
2. OEuvres, t. IV, pp. 9 ^ 12 et traduction, p. 646.
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malheureusement perdue, inlitulee : « R6ponse du Gentilhomme

Ren6 Descartes, seigneur du Perron [les litres font bicn dans \e&

democraties], a la publication de Messieurs du Vroedschap

de la Ville d'Utrecht, faite le 13 juiii de rann6e 1643. » * Le
7-17 aoilt, on nomme, est-il besoin de le dire, une commission

chargee d'interroger Regius, qui tergiverse et demande du
temps pour delib6rer, et, le 13-27 septembre 1643, le Magistral

ou Vroedschap rend un nouvel arret. Les considerants en sont

moderes a I'egard de Regius, vise en passant et accuse de s'^tre

occupe de I'alTaire de Rene des Cartes, seigneur du Perron et

de sa philosophic, plus qu'on eiit pu le desirer; superlaudatifs

k regard de Voetius, edifiant dans ses predications, subtil dans

ses disputations, detestant et detruisant les opinions athees,

libertines et heterodoxes contraires a la Sainte ficriture, etc.

Son innocence a I'egard des accusations formulees par Des-

cartes est notoire. Ce dernier se plaint a tort d' avoir ete offense.

Voetius n'est pas I'auteur de la Philosophia Cariesiana ; Des-

cartes a agi a la fa^on des Jesuites, dont on sail qu'il a ete

Televe et qu'il a toujours grandement reveres et honores...

En consequence, les deux Epistolae au P. Dinet et a Voetius

sont declarees « libelli famosi », « livres fameux », comme on

disait alors, libelles diffamatoires comme on dirait aujourd'hui,

et la reproduction, la vente etla diffusion en sont interdites dans

toute la ville d'Utrecht ^.

Descartes, de son cote, ne reste pas inactif. II est assailli

de mille craintes. Peu habitue, malgre son long sejour en Hol-

lande, au particularisme provincial, il apprehende que le nouvel

arret ne soil executoire ailleurs que dans la province d'Utrecht,

il craint une saisie, une descente, voire une arrestation, malgre

la consultation que lui a envoyee Huygens et malgre son entrevue

avec un avocat ^ a la suite du premier arret : « Apresla lettre de

femme que vous avez veiie, ecrit-il a un correspondant inconnu,

en octobre 1643 *, j'en ay encore trouv6 icy une d'un homme, et

d'un homme qui ne s'epouvante pas aisement, en laquelle il

repete la mesme chose et qu'il y a un accord entre les Provinces

d'Utrecht et de Holande, que les sentences qui se font la, se

1. (Euvres, t. IV, p. 648.
2. Ibid., p. 650. Textes hollandais, ibid., pp. 20-23.
3. Probablcment & Amsterdam. Cf. la lettre dat6e de cette ville, 10 Juillet 1643.
4. (Euvres, t. IV, p. 31.
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peuvent executer icy. On me dit, de plus, qu'ils ont escrit pour
<;ella a la cdur de Holande, de fagon que, s'ils y obtiennent ce

qu'ils desirent, il pourrqit arriver que, sans que j'y pensasse,

on viendroit a Hoef saisir mes papiers, qui est tout le bien qu'ils

pourroyent saisir, et brusler cette malheureuse philosophie, qui

est cause de toute leur aigreur. »

A de Wilhem, il mande, le 7 novenibre 1643^ : « Jenes^ay si

1' article de la coustume, sur lequel mon adversaire se fonde,

se pfeut entendre de ceux qui ne sont point sous leur jurisdiction;

-car, si cela estoit, il n'y auroit personne en lieu du monde, sur

lequel ils ne pelissent estendre leur puissance, en faisant faire

des livres contre luy, remplis de toute sorte d'injures et calom-

nies, puis, s'il ose s'en plaindre, en 1' accusant d'estre luy mesme
le calomniateur. De dire aussy que j'ay escrit contre la Ville ^

ou I'Academie, c'est chose tres fausse et sans apparence, car

j'ay eu partout plus de soin que je ne devois de les espargner.

Mais je voy bien qu'il n'est pas question de disputer le droit

;

il faut seulement que j'aye soin de me garentir de la violence

€t de pourvoir a ma seurete ; car, pour mon honrieur, il me
semble qu'ils y pourvoyent eux-mesmes. Je ne voudrois pas

que Y[oetius] eust pouvoir de me faire arester en quelque

mauvaise hostelerie, ny mesme en quelque lieu que ce fust,

a cause que, cela estant, je serois oblige d'entreprendre un
proces et c'est a quoy je ne me resoudray que le plus tard qu'il

me sera possible. »

Descartes, qui est d'une famille de robins, salt trop ce qu'il

en coute de proceder ; il prefere eviter la chicane, difTerant en

cela de ses contemporains frangais, qui ont toujours quelque

affaire sur les bras.

« Je ne sgay, continue-t-il, et c'est la meme inquietude qui

le hante, si, en cete province, il me pourroit faire ainsy arester

et si, er ce cas, ce ne seroit pas devant les juges du lieu ou je

serois ainsy areste que la cause devroit estre disputee. Si cela

est, je ne croy pas qu'il I'entreprene ; mais si, m'ayant fait

arester icy, il pouvoit continuer ses procedures a Utrecht, j'ai-

merois mieux aller a La Haye, affin que, s'il me veut faire

1. (EuyresA- IV, p. 33.
2. Qui I'avait fait assigner par I'Escoutete, dont I'avou^ avait demand^ aux juges

« Jugement par defaut et prise de corps », contre Descartes. Cf. lettre du 23 octobre
1643, au t. IV, p. 29.
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arester, ce soil plutost 1^ qu'ailleurs. » * Aussi y va-t-il souvcnt

« solliciter », suivant I'usage fran^ais. II recapitule les appuis

qu'il poss^de : de Wilhem, conseiller, Constantin Huygens,

secretaire des Commandements, Pollot, gentilhomme de la

Chambre. II en trouve un nouvcau en Graswinkel, auprds du
Prince lui-meme. Celui-ci se donne la peine d'ecrire k ceux

d'Utrecht, en octobre, pour etouffer raffaire et cela avail,

momentanement du moins, commc on I'assurc a Descartes,

€ calme toute la tempete ».

Mais surtout, dans la d^tresse, il se souvient qu'il est sujet

fran^ais ; il a beau nourrir a I'egard de la Hollande tons les

sentiments filiaux, qu'il a un peu exager6s, peut-etre, dans son

EpislolOy il se refugie sous I'aile de la mere-patrie et fait appel

k ses ministres pour obtenir leur protection. Celle-ci ne lui fit

pas defaut. Nous avons perdu la lettre qu'il ecrivit a Gaspard

Coignet de La Thuillerie et la reponse de ce dernier, mais nous

avons celle du devoue secretaire de I'ambassade, Brasset, avec

qui il dinait souvent a La Haye, a moins qu'il ne I'oubliat par

distraction ^, et qui est bien interessante : elle est dateedu 10 no-

vembre 1643 ^
:

« M. rAmb[assadeur] travaille a leur faire connoistre que la

nostre [notre nation] ne doibt pas estre censee pour estrangere

dans leur Estat et qu'ils se font tort d'en vouloir bannir la

vertu, qui a voulu y prendre avec vous sa retraite. Souffrez,

sans offense, que je vous dye que je ne serois pas mary qu'ils

vous cussent obliges (plus civilement neantmoins) a quitter

leur pays, parce que le nostre en profitteroit en vous recueillant

avec autant de joye que ces gens la ont de peine a vous veoyr

avec des yeux qui ne peuvent souffrir la lumiere. Je cedde

pourtant a vostre interest et, quand il s'agira, soit de vostre

inclination ou de vostre honneur, je ne suivray pas moins I'une

que je seray tousjours prest a seconder I'autre... »

Cela, ce sont les sentiments ; pour les actes, le fidele secretaire

rentre dans une prudence tres diplomatique : « Tant y a M[on-
sieur] que, soubz I'adveu de M. I'Ambfassadeur], qui prend un

1. (Euvres, t. IV, p, 34.
2. Cf. lettre de Brasset ^ Chanut, 23 mars 1647 ((Euvres de Descartes, t. IV,

p. 701) : « Je vous baise tr6s humblement les mains. M. Des CarteSj qui est icy, faict
le mesnic. Nous aurions hier beu ceans a vostre sant^, s'il n'eust dubli6 dc disncr.
Cest un deffault qui seroit condamnable en tout autre qu'en luy. »

3. (Euvres, t. iV, p. 633.
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singulier plaisir d'estre a tout, quand il y va de vostre faict,

j'ay parle tant a S. A. qu'a tous ceux qui representent icy la

souverainete d'Utrecht. lis m'ont promis, unanimement et de

bonne grace, de travailler a un juste et stable temperament.

Je voudrois bien pouvoir user d'un terme qui signifiast quelque

chose plus a vostre goust. Mais quoy ? L'on diet aussy libre-

ment icy pour vostre partie principale : « Noli tangere Christos

meos », que s'il estoit un evesque sacre. Voyons done ce que

nous en pouvons tirer avec cordes de soye et croyez que jamais

vous n'en aurez tant de satisfaction comme vous en souhaitte,

etc. »

Ce n'est pas tout a fait ce que veut Descartes. Comme il

I'ecrivait a Pollot, le 23 octobre 1643 ^ pas d' « expediens pour

faire que la cause ne se termine point par Sentence » . « Pour

moy, dit-il, de I'humeur que je suis, j'aimerois mieux qu'ils

me condamnassent et qu'ils fissent tout le pis qu'ils pourroient,

pourveii que je ne fusse pas entre leurs mains, que non pas que

la chose demeurast indecise. »

« S'il [c'est-a-dire van der Hoolck] veut seulement tascher

d'assoupir les choses, affin qu'on n'en parle plus, c'est ce que

je ne desire en fagon du monde, et plutost que de m'attendre

a cella, je me propose d'aller demeurer a la Haye, pour y soli-

citer et demander justice, jusques a ce qu'elle m'ayt este rendue

ou refusee. »

II est loin de compte. Si ces MM. des Etats de la Province

d'Utrecht, qui ont pris langue a La Haye, leur president en

particulier, sont pour Descartes, les « Bburgmaistres et Esche-

vins )),
2 avec une obstination toute hollandaise, sont d'autant

plus contre lui. lis menacent de saisir une rente que Descartes a

dans la province. Quant a I'Universite, Voetius et Aristote y
sont les maitres, plus que jamais, depuis que les nouveaux Sta-

tuts du 6-16 septembre 1643 ont decrete ^ qu3 :

« Les Philosophes ne s'ecarteront pas de la philosophic

d'Aristote, ni dans leurs lemons publiques, ni dans leurs cours

prives ; les partisans des paradoxes absurdes et des nouveaux
dogmes qui s'ecartent de la doctrine d'Aristote ne seront pas-

toleres. »

1. CEuvres, t. IV, p. 28,
2. (Euvres, t. IV, p. 53. Cf. Lettre de Descartes, 30 novembre.
3. Ibid., p. 53.
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L'atlitude Hot I ante de Regius, sa resignation a la tyrannic

de Tadvcrsaire ne laissent plus aucun espoir du c6te de TUni-

versite d' Utrecht. Descartes se tourne alors vers celle de Gro-

ningue, oil il conipte un adversaire, Schoockius, qui, cette

annee-U, en est recteur, ct deux amis, Samuel Desmarets et

Tobie Andreae \ un Fran^ais et un Allemand.

N'ayant pu obtenir des fitats et de I'Universite d'Utrecht

raison centre Voetius, il tachera d'etre plus heureux aupr^s

des £tats et de 1' University de Groningue contre Schoockius.

11 s'en explique a coeur ouvert le 8 Janvier 1644 ^ k son ami

Pollot : « Au reste il m'importe extremement de demander
justice a Groningue, car on m'assure que Schoock a desja dit

que, s'il estoit attaque par moy, il declareroit librement ce qui

estoit de luy et ce qui estoit de V[oetius], que la preface, qui est

le pire de tout, n'est nullement de luy et que le Magistrat dit

avoir veil des lettres qij'il avoit escrites a V[oetius] ou il mandoit

qu'il prevoyoit bien que ce livre ne luy tourneroit pas a honneur

et qu'il n'entreprenoit de I'escrire que pour I'amour de luy et

qu'il s'appuyoit sur son authorite. Ainsy peut-estre qu'on decou-

vrira diverses choses par son moyen. Et si je puis avoir sa depo-

sition, je ne doute point que je n'obtienne aussy justice a Utrecht.

Je remercieray cy apres M. Brasset de ce qu'il a fait pour moy
et de ce qu'il a dispose aussy M. Aldringa a escrire » et le 15 *

:

« Je seray bien aise qu'on sache que mon intention n'est pas de

faire aucun mal a Schoock, mais seulement de me delivrer des

persecutions d'Utrecht, de la continuation desquelles je suis

encore tons les jours menasse, de la part des Voetius, et je ne

voy point d'autre moyen pour les faire cesser qu'en contrai-

gnant Schoock a dire la verite ou bien a estre condamne. »

Aussi Descartes se hate-t-il de rediger en latin, le 22 Jan-

vier 1644, ses trois requetes : aux £tats de Groningue, ou il

s'est assure I'appui d'Aldringa, a I'Universite et enfm a

1. N6 4 Braunfels, le 19 aoflt 1609, mort k Groningue, le 17 octobre 1676, profes-

seur d'histoirc et de Grcc a I'Universite de celte ville depuis le 17 f6vricr 1635. 11

convertit au Cartdsianisme, son ancien condisciple de Br^me, Joh. Clauberg, pro-
fesseur k Herborn. II defend, aprds la mort de Descartes, les Nolae in programmale
quodam (Amsterdam, 1648), de cclui-ci contre Regius, devenu apostat de la foi car-

t^sienne et contre Jac. Revius, cf. Elfujies et vitae Profess. Groning. Groningue,
1654, et surtout la notice de C. de Waard dans Nieuiv Ned. Bioqr. Wbd., t. 1, col.

132-133. C'cst d'Andrd que vise Descartes dans la lettre du 8 juin 1644 ((Euvres,

t. IV, p. 78) : « On me mande aussy qu'il y en a un ^ Groningue qui veut estre dc
mon coste. »

2. (Euvres, t. IV, p. 77.

3. Ibid., p. 81.

37
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La Thuillerie, EUes sont toutes a peu pres de la meme teneur

et, comme elles relatent des fails connus, il n'est pas necessaire

d'en parler, si ce n'est qu'il faut mentionner la fm de celle qui

est adressee a ce dernier, parce qu'elle a un caractere per-

sonnel. Le philosophe s'excuse de troubler, pour ses minces

querelles, le diplomate habitue a traiter des plus graves affaires,

mais, sa cause etant devenue publique, « I'honneur de la France

est en jeu. II ne faut pas qu'apres un sejour de 15 ans en Hol-

lande, pendant lequel il y a vecu en pleine confiance de jouir

de droits egaux a ceux des indigenes, on abuse de sa quaiite

xi'etranger pour I'abreuver impunement des plus horribles

calomnies. »

^

La lettre personnelle dont I'Ambassadeur de France accom-

pagne la requete du Philosophe aux fitats de Groningue merite

d'etre citee en entier ^
:

« Messieurs,

« La vertu de Mons^ des Cartes est si cognue qu'il est inutile

de vous en parler et il senible qu'il doit estre si cher a ces Pro-

vinces de posseder seules un personnage de son merite, que ce

que j'en pourrois dire est au dessous de ce que vous en cognois-

sez. Apres cela, Messrs, vous ue vous estonnerez pas que je le

protege et vous demande pour luy justice du tort qui luy est

fait. Sa naissance et ma charge m'y obligent et ses pretentions,

telles que vous les verrez dans la requeste qu'il m'a presentee,

me forcent a vous prier qu'il luy soit fait raison. Vous le devez,

puisqu'il I'a toute entiere et que le publiq a interest de tenir

son esprit hbre, afiin qu'avec moins d'inquietude, il puisse

travailler pour luy.

« Je vous piie done d'apporter pour son soulagement tout

ce qu'il vous sera possible et que cette equite, avec laquelle

vous satisfaites ceux qui se plaignent, vous serve de regie pour

donner du contentement a celuy cy.

« Croyez, Messrs, qu'oii je pourray, en revanche, vous en

temoigner gratitude, je le feray aussi volontiers que de bon

-coeur et avec verite, je vous assure d'estre etc.

La Thuillerie. »

1. Qiuvres, t. IV, p. 95, « Ad honorem Galliae, patriae meae », dit le textc

original.

2. Ibid., p. 96.



CHAPITRE XX

VOYAGE A PARIS (1644). RETOUR A EGMOND

Le procds n'eut pas de conclusion immediate et le jugement
fut retarde d'un an par le depart de Descartes, qui n'etait plus

la pour presser une solution.

II y avait, en 1644, quinze ans qu'il n'avait pas revu la France
et cela devait lui sembler bien long. Aussi songe-t-il i ce voyage
depuis 1640 d6j^, et ce sont toujours, soit les Meditations, soit

les Principes, soit les affaires d' Utrecht qui le detournent de

son projet. Ses amis hoUandais aussi se mettent a la traverse,

car ils craignent de le voir partir pour tout de bon. Comme
ils tremblaient pour Saumaise, ils apprehendent pour Descartes,

Huygens surtout, qui lui ecrivait dej^ le 14 aout 1640 ^
: « En

me nommant le dessein de ce voyage, il m'a sembl6 d'un coup

de tonnerre qui me frappoit et vous dis franchement, bien

que ce me soit praevisum telum, qu'il me touche par trop vive-

ment. »

II craint que ce ne soient les vantardises stupides de Stam-
pioen qui ne soient causes de cet eloignement, au deux sens

du mot : « Ce que je pense y avoir preveii est le desplaisir que

ce sot gar^on vous aura donne, comme souvent de mauvais

objects particuliers sont capables de donner un desgoust uni-

versel de quelque pais... Si ma conjecture est faulse, au moins

ranimez-nous de cette asseurance, que vous n'avez rien veil

de si hideux en ma Patrie, qui vous la puisse faire abhorrer pour

tousjours et s^achons quel terme d'exil passif vous nous donnez. »

« Exil passif » est curieux et donne la mesure de I'amiti^ de Huy-
gens, dont la sincerite s'afTirme encore dans la fin : « Car veri-

tablement et sans couleur[s] de cour, qui sont indignes de vostre

1. CEuvres, t. Ill, p. 152.
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entretien, vous ne lairrez personne icy, qui se ressente plus de

vostre absence ni qui regrette plus vivement de n'avoir jamais

eu moyen de vous tesmoigner d'eflect, comme il est d'entiere

affection, Monsieur, vostre, etc. »

Descartes le rassure, en lui ecrivant qu'il n'est pas de ces

betes sauvages dont parle Justinien qui n'ont pas I'esprit du

retour et qu'il ne se propose qu' « une course de quatre ou cinq

mods ». II le rassure aussi sur le degout que certaine personne

aurait pu lui donner de la Hollande : « Je ne suis pas, graces a

Dieu, d'humeur si deraisonnable... Je s^ay tres-bien que les

plus beaux corps ont toujours une partie qui est sale, mais il

me suffit de ne la point voir ou d'en tirer sujet de raillerie, si

elle se montre a moy par megarde et je n'ay jamais este si

degoute que d' aimer ou estimer moins, pour cela, ce qui m'avoit

semble beau ou bon auparavant. »

^

Les craintes de Constantin Huygens etaient vaines : ce n'est

qu'en 1644 que Descartes songe de nouveau serieusement au

voyage, pour diverses raisons, ou les affaires de famille et d'amitie

avaient part, aussi bien que les preoccupations de la science et

le desir de prendre un bain de Paris pour se laver des « brouil-

leries d'Utrecht ».
^

« Je suis resolu, ecrit-il le l^^ avril 1644 ^ a I'abbe Picot,

d'aller voir cet £te a Paris ce qu'on y fait et si j'y trouve I'air

assez bon pour y pouvoir demeurer sans incommodite, je seray

ravy d'y jouir de votre conversation, que je n'espere plus en

ces quartiers. » II avait en effet invite en Hollande I'abbe Picot

dont il desirait la visite, mais il eut celle de Villebressieu,

qu'il ne desirait point.

Pourtant, ce projet de voyage ne va pas sans apprehension.

S'il echappe a la tyrannic de I'Universite et du Magistral

d' Utrecht, n'ira-t-il pas tomber dans celle de la Sorbonne et

des Jesuites qui, en ce moment precis, persecutent le grand

Arnauld ? II n'aimerait pas etre, comme ce dernier, condamne
par eux a un voyage a Rome * et n'y a-t-il pas imprudence a

quitter Egmond du Hoef, qui est, au philosophe, son petit Port-

Royal-des-Champs ?

1. CEuvres, t. Ill, p. 159.
2. Expression emprunt^e k une lettre de Descartes au t. IV, p, 23.
3. CEuvres, t. IV, p. 103.
4. Le traits De la frequente communion est du mois d'aoGt 1643. Pour le detail

de faits, voir (Euvres de Descartes, t. IV, p. 104, 6claircissement.
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Aussi Descartes marque-t-il k Tabbd Picot, dans la m^me
letlre ^ : « La disgrace de M. Ariiaud me touche davantage que

les miennes, car je le conte au nombre de ceux qui me veulent

du bieii et je craiiis, au contraire, que ses ennemis ne soient

aussi, pour la plupart, les miens. Toutesfois, je ne s^ay point encore

lesujetde mecontenteinent qu'il peut leur avoir donne et je me
console sur ce que mes ecrits ne touchent, ny de pres ny de loin, la

Theologie et que je ne crois pas qu'ils y puissent trouver aucun

pr^texte pour me bl&mer. »

Mais le bail de la maison d' « Egmond op de Hoef » fmit le

l^r mai 1644 "^ et le l^r nxai est encore aujourd'hui, en Hollande,

avecle le^novembre, le terme de location. II prend conge de son

ami van Surck, a Bergen, ^ qui il con fie le soin de distribuer les

hommages d'auteur des Principia et se rend a Leyde pour y regler

ses affaires, dire adieu a Hogelande et etre a proximite de La
Haye, oil I'inevitable Sorbiere se jette sur lui pour I'exciter

contre Gassend, envenimer la discussion des deux philosophes

et faire rejaillir sur sa bruyante et papillotante personne quelques

6tincelles de leurs gloires entrechoquees.

Sorbiere ecrit, de La Haye, a Gassend, en latin, le 10 mai sui-

vant ' : « Descartes est venu ici, dans I'intention de s'en aller en

France, des que la partie de sa Physiologic qui traite des choses

inanimees aura paru ; aussitot votre lettre re(jue, je n'ai pas hesite

k I'aborder. ^) S'engage alors une discussion assez vive sur

le vide, a la fin de laquelle I'interpelle estime que les Medi-

tations n'ont rien perdu de leur poids. Sorbiere s'irrite de cette

vanite qu'il avait assez durement qualifiee naguere *
: « Comme

je ne pouvois m'empescher, mande-t-il a M. Petit, de comparer

M. Descartes aM. Gassendi, quej'avois laisse a Paris, je desiray

en luy la simplicite, la moderation, I'ordre et la facilite que

ce dernier avoit a commuuiquer ses pensees aux personnes

qui estoient curieuses de les entendre. Je craignis d'abord

que ce Philosophe n'eust pense trop subtilement et je me
defiay du succes de ses speculations, de mesme que de son

detachement de 1' ambition, lors que je vis qu'il avoit de la

peine a m'instruire sur le champ des choses qu'il avoit meditees.

1. CEuores, t. IV, pp. 103-104.
2. Ibid., p. 108.
3. Ibid., p. 109.
4. Ibid., pp. 58-59, d'aprfes Sorbifere, Leltres el Discours, 1660, in-4», pp.684-685.
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et lors qu'il me fit mystere de ce dont il devoit estre bien

aise de conferer avec une personne docile et non preoccupee.

»

« Mon sujet de crainte s'augmenta, lors qu'en la suite du
discours, il me fit paroistre de I'aigreur contre M. Gassendi,

le meilleur de tous les hommes, traictant avec beaucoup de

mespris ses objections contre sa Metaphysique et se mocquant
des instances qu'il n'avoit pas encore publiees : « Qu'il ne les

cache point, me dit-il, ou qu'il ne les face pas courir d. Paris

seulement, entre les mains de mes adversaires, mats qu'il les

laisse paroistre en public et je uerray si elles sont dignes que

fy responde. »

« Le ton de voix dont il usa et le corps de ce discours me
firent comprendre que M. Descartes philosophoit avec un peu

d'ambition et a dessein d'acquerir de la renommee ou mesme
de se rendre chef de secte, comme il n'a pas fait difficulte de

I'avouer en divers endroits de ses ouvrages. Je vous advoue
que cela me depleiit et que j'eusse bien desire qu'il n'eust phi-

losophe que pour philosopher, pour le seul interest de la Verite,

pour sa propre satisfaction et avec une entiere indifference

pour la reputation et pour le nom qui s'acquiert dans les Aca-
demies. »

Rivet, qui tient pour Gassend, nous confirme cette attitude

dedaigneuse de Descartes al'egarddecelui-ci en communiquant
au P. Mersenne, le 28 mars 1644 ^ : « Je suis avec vous que Mons.
Gassend est un vaillant combatant, et je trouve son Apologie

claire et bien suivie. Cependant, j'apprens que Mons. des Cartes

en faict un grand mespris et dit que, pour toute response, en

faisant imprimer ses Meditations, il en ostera tout ce qui est

de Mons. Gassend et mettra au tittre, rejectis objedionibus

inutilibus. J'estimay qu'il le devoit traicter plus respectueuse-

ment. »

II y a encore ceci de vrai dans le recit de Sorbiere, que Des-
cartes attend pour partir la fin de I'impression de la quatrieme
partie des ses Principia, achevee en Janvier 1644, d'abord en
fran^ais puis en latin ^ II confie ses interets a Groningue au
professeur Tobie d'Andre, son partisan. ^ Puis, I'imprimeur n'en

finissant pas ^ avec les Principia auxquels il joindra les Sped-

1. GEuvres, t. IV, p. 110.
2. Ibid., p. 73.
3. Ibid., p. 123, et plus haut, ici mfime, p. 577 n. 1.
4. L'achev6 d'imprimer est du 10 juillet 1644.
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mina ou traduction latiiie du Discours de la Melhode et des

Essais, faite par le Iheologien proteslaut frau^ais de Courcelles,

refugie a Amsterdam S il va prendre conge de Jean de Bever-

wyck, dit Beverovicius, k Dordrecht, ou ce dernier pratique

comme medecin.

S'etant embarque en Zelande, Descartes arrive a la fin de

juin a Paris, oil il descend chez I'abbe Picot, rue des licouiles,

entre la rue du Roy-de-Sicile et la rue des Francs-Bourgeois.

11 frequenta aussi chez Mydorge, au Palais des Tournelles, et

nalurellement chez les Minimes, pres la place Royale, dans la

cellule ou au parloir du P. Merseune. Ces lieux deviennent le

rendez-vous de tout ce que Paris contenait de beaux esprits

meritant ce titre, c'est-a-dire plus attaches a ravir ses secrets

a la nature qu'a respirer le bel air des ruelles a I'hotel de Ram-
bouillet.

Descartes avait quitte la grand' ville en 1628, gentilhomme

presque inconnu, si ce n'est de quelques personnes comme
Mersenne, Balzac ou Mydorge, qui, dans ses yeux gris, avaient

devine I'infmi, dont les mysteres s'y refletaient deja, mais aujour-

d'hui il etait I'auteur connu, honore et fete du Discours de la

Methode, des Medilaiiones et bientdt des Principia. Cependaut
il y a trop de latin la-dedans aux yeux des gens du monde qui,

comme Conrart, par horreur du pedantisme, aflectent de ne le

point savoir, ou I'ignorent eflectivement. Aussitot, I'abbe Picot,

encore un bon commis-voyageur en lettres, comme Mersenne

en etait un pour les sciences, de songer a traduire les Principia,

ainsi que le due de Luynes, oui, le due de Luynes lui-meme, se

met a traduire les Meditationes, pour charmer et orner ses loisirs

de grand seigneur.

Mais a Paris, que Descartes a ainsi conquis du dehors, la

gloire n'est rien aux yeux du monde, sans la fortune qui parfois

la suit. II faut que la munificence royale pare cette tete de

quelques rayons dores. Des oilicieux, bien en cour, s'y emploient,

mais mieux eussent valu des courbettes au grand ou au petit lever.

Au reste, dans ce palais-la, non plus qu'au Palais Cardinal,

on n'aimait trop ces exiles volontaires de Hollande qui leur

derobaient des parcelles de cette majeste imperissable que

1. Cf. CEuvres de Descartes, t. IV, p. 125. C'est la traduction latino bien connue
et souvent invoqu^e, parce que Descartes I'a lul-mSme revue. Cf. I'int^ressante pre-
face des Specimina.
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conferent les lettres et les sciences a la majeste perissable, qui

daigne les proteger. Descartes n'etait pas assez servile, il n'eut

pas sa « pension ». ^ Peut-etre n'y tenait-il guere, preferant sa

liberte.

. Ce sejour de Paris fut interrompu par un voyage aupres

des siens, en Bretagne, lequel dura du 12 au 29 juillet 1644 ^.

II avail vu, en passant a Blois, M. de Beaune, le conseiller-geo-

metre. La magistrature, nous le savons par I'exemple de Fermat,

menait souvent a la mathematique : les proces et les audiences

donnent tant de loisirs ! Surtout, il avait regie ses affaires de

famille avec son aine Descartes de la Bretalliere, qui ne I'aimait

point, Rogier du Crevis, veuf de leur soeur Jeanne, et M. de Cha-

vagnes, un frere du second lit. II repassera encore en Bretagne

avant la mi-aout, pour y signer quelques contrats de partage

avec ses freres, et sejournera successivement a Kerleau, a Cha-

vagnes, au Crevis, a Nantes. Ce n'est guere qu'a la mi-octobre

qu'on le reverra dans la capitale : ses amis voudraient I'y

retenir, mais il n'y passa qu'une dizaine de jours, assez pour

rendre visite au chancelier Seguier, I'homme des Privileges

d'impression, au due de Luynes, a I'avocat Clerselier et a Chanut,

qui avait epouse la soeur de ce dernier et jouera un si grand
role vers la fin de la vie de Descartes. Celui-ci se mefie de Paris,

sans etre insensible a ses seductions, au charme des conversa-

tions brillantes et fecondes, oil les esprits s'aimantent, s'ai-

guisent, s'elevent au-dessus d'eux-niemes par une emulation

perpetuelle, en faisant assaut d'esprit et parfois de genie, mais
pourquoi a leur cohorte, se mele-t-il tant de faux-monnayeurs de

I'intelligence, dont le bourdonnement vient troubler la medi-
tation du penseur ? C'est a pen pres ce que Descartes ecrira a

Chanut, le 30 mars 1646 ^ en une minute oil I'a pris, dans son

Egmond, la nostalgic du glorieux Paris :

« Je me plains de ce que le monde est trop grand, a raison

du pen d'honnestes gens qui s'y trouvent
; je voudrois qu'ils

fussent tons assemblez en une ville, et alors je serois bien aise

de quitter mon hermitage pour alter vivre avec eux, s'ils me

1. C'est le moment aussi oil, par lettre patente du 3 septembre 1644, enre-
gistr6e, le 25, Saumaise faillit en avoir une de six mille livres. Cf. CEuvres, de
Descartes, t, IV, p. 145 et plus haut, ici meme, livre II, p. 328.

2. (Euvres, t. IV, pp. 129 et 130.
3. Ibid., t. IV, p. 378.



UN AUTOGRAPHE IN^DIT (10 NOVEMBRE 1644) 585

vouloieiit recevoir en leur compagnie. Car, encore que je fuie

la multitude, a cause de la quantite des impertiaens et des

importuns qu'ou y rencontre, je ne laisse pas de penser que le

plus grand bien de la vie est de jouir de la conversation des

personncs qu'on estime. Je ne s^ay si vous en trouvez bcaucoup

aux lieux oil vous estes, qui soient dignes de la vostre ; mais,

pour ce que fay quelquefois enuie de retourner a Paris, je me
plains quasi de ce que Messieurs les Ministres vous ont donne

un employ qui vous en eloigne et je vous assure que, si vous

y estiez, vous seriez Tun des principaux sujets qui me pourroient

obliger d'y aller. »

A Calais, au moment de s'embarquer, au debut de novembre,

il est retenu par des vents contraires. II y est encore, le 10, et

je suis en mesure de le prouver par un petit autographe inedit

qu'il tra^a dans VAlbum amicorum de Montigny de Glarges,

resident des fitats, nous dirions aujourd'hui consul, dans ce port.

Nous reproduisons ces lignes en fac-simile (cf. pi. XXXVIII h).

Descartes ne s'est pas mis en frais d'imagination, il s'est borne

a transcrire sa devise l^tine : « Dure mort que celle de I'homme
qui s'eteint, connu de tous, inconnu de lui-meme ^

« Ceci fut ecrit en temoignage d'amitie et de respect, le

10 novembre 1644.

[s] R. Descartes. »

Enfm rentre en Hollande, le 15, apres une absence de pres

de cinq mois, Descartes n'a rien de plus presse que de regagner

son Egmond, non « le Hoef » cette fois, mais Egmond-binnen,

qu'il ne quittera que pour abandonner definitivement le pays.

Plus que jamais, il a besoin de calme : « Depuis mon voyage de

France, ecrit-il a PoUot, le 18 mai 1645 ^ je suis devenu plus

vieux de vingt ans que je n'estois I'annee passee, en sorte que

ce m'est maintenant un plus grand voyage d'aller d'icy a La
Haye que ce n'eust este auparavant d'aller jusques a Rome.
Ce n'est pourtant que j'aye aucune indisposition, graces a

1. Cf. la lettre k Chanut du 1«' novembre 1646 (CEuvres de Descartes, t. IV,
p. 537) : « ayant pris pour ma devise :

« Illi mors gravis incubat
Qui, notus nimis omnibus,
Ignotus moritur sibi. »

{Sinique le Tragique, Thyeste, v. 400).
2. CEuores, t. IV, p. 205.
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Dieu, mais je me sens plus foible et pense avoir davantage

besoin de rechercher mes commodites et men repos. »

A Egmond, il est a proximite de « Antoine Studler van Zureck,

seigneur de Berghen en Kennemerlandt » ^ pas trop pres pour

que le voisinage fut importun, mais assez, cependant, pour qu'il

put Taller trouver commodement a quelque trods lieues, en

son chateau, tapi dans les epais fourres et les hautes futaies,

abrite du vent par les dunes, entoure de fosses, dont I'eau

dormante est couverte de mousse verte ou pourpre.

Get homme riche est son preteur et son banquier, ear le

Hollandais, qui aime I'argent et passe sa vie a en gagner, est

genereux envers ses amis comme envers les pauvres. La joie

de van Surck, celle de van Hogelande, de Regius, au retour de

Descartes, est touchante. Van Surck et Regius etaient chez de

Haestrecht, a Utrecht, quand Corneille van Hogelande vient,

le 17 novembre, leur apprendre la bonne nouvelle. Aussitdt,

ils lui ecrivent une lettre collective pour lui dire leur bonheur

de recouvrer celui qu'ils appelaient « la lumiere eclatante de

leur pais ». Les Hollandais sont bons amis et sinceres.

C'est pour s'adonner librement a I'etude de la nature, en

contact etroit, en communion presque avec elle, que Descartes

se refugie a Egmond, a proximite de la mer, du sable et du ciel,

loin d'Amsterdam ou deux rangees de pignons denteles, se

menagant, de leurs potences biscornues, en travers de la rue,

restreignent par trop les espaces stellaires.

Un professeur d' Utrecht, Henri Bornius, ecrit en latin a Gas-

send, dont il est disciple, et non sans quelque ironie, le 26 juin 1645'*:

« Descartes s'est maintenant installe pres d'Alcmar ; de nuit,

de jour, sans relache interrogeant la Nature, il s' attache a

rendre compte du caractere des animaux et des vegetaux. II se

promet d'expliquer par ses Principes tout ce qu'il a observe

dans son Monde, de telle sorte que tout le bataillon des philo-

sophes apergoive dans quelles tenebres Aristote et sa sequelle

ont plonge la nature des choses. »

A un gentilhomme qui vient le visiter dans sa ferme-chateau

d'Egmond-binnen et qui lui demande de lui montrer les livres

de physique dont il faisait sa plus ordinaire lecture : « Je vous
les monstreray, luy respondit il, s'il vous plaist de me suivre

1. Cf. (Euvres de Descartes, t. IV, p. 149.
2. Ibid., p. 238. ^
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el, le menani dans une basse court, sur le derriere de son logis,

il luy monstra un veau, k la dissection duquel il dit qu'il se

devoit occuper le lendemain. »

*

Ce qui lui manque, dans son entourage rustique de paysan*

en veste courte, pan talon large et sabots blancs, il le faisait

venir de la coquette petite ville voisine d'Alkmaar, par laquelle

lui parvient aussi son courrier, comme en temoigne renvoi

d'Egmond-binnen, 17 avril 1646, et qui porte le postscrip-

tum que voici : « On adresse les lettres qu'on prend la peine

de m'escrire :

aen M^ Adam Spiicker

Meester int Weeshuys
tot Alckmaer. »

*

C'est done que le directeur de I'orphelinat d'Alkmaar est

en relations suivies avec lui.

Baillet nous donne, d'apres une lettre a I'abbe Picot datee

d'Egmond, 26 avril 1647, quelques details sur I'existence que

le philosophe y mene *.

II (M. Descartes) « travailloit beaucoup et long-tems, non

seulement avant le disner, mais encore, principalement, depuis

quatre heures apres midy, fort avant dans la nuit, etles moindres

occupations le mettoient toujours dans une application tr^s-

profonde. Mais, dans les deux ou trois dernieres annees de sa

vie, il parut un peu plus rebute du travail de la plume, quoy

que son esprit demeurat toujours le meme pour la meditation

et pour Tart de rever. II donnoit volontiers le terns d'apres

son diner [c'est-a-dire le debut de I'apr^s-midijala conversation

de ses amis, a la culture des plantes de son jardin, ou a la pro-

menade. II aimoit assez les exercices du corps et les prenoit

souvent dans le tems de sa recreation. II montoit volontiers k

cheval, lors meme qu'il pouvoit alter en gondole par les canaux ;

mais sa vie sedentaire le des-accoiituma tellement de cette

sorte de fatigue que, depuis I'an 1645, il ne pouvoit plus supporter

d' autre voiture que celle du carrosse et du bateau. »

Ceci correspond assez a ce qu'ecrivait Descartes lui-meme,

d'une fa^on un peu plus abstraite, d'Egmond op de Hoef, a la

1. D'apres Sorblfere, Lettres, p. 690, citd aut. Ill des CEuvresde Descartes, p. 353,
2. CEuvres, i. IV, p. 390.
3. Ibid., p. 640.
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princesse filisabeth, le 28 Janvier 1643 ^
: « La principale regie

que j'ay tousjours observee en mes etudes, et celle quejecroy

m' avoir le plus servy pour acquerir quelque connoissance, a

este que je n'ay jamais em,ploye que fort pen d'heures, par jour,

aux pensees qui occupent I'imagination, et fort peu d'heures,

par an, a celles qui occupent I'entendement seul et que j'ay

donne tout le reste de mon temps au relasche des sens et au

repos de I'esprit : mesme, je conte, entre les exercices de I'ima-

gination, toutes les conversations serieuses et tout ce a quoy
il faut avoir de 1' attention. C'est ce qui m'a fait retirer aux

champs, car, encore que, dans la ville la plus occupee dumonde,
je pourrois avoir autant d'heures a moy que j'en employe

maintenant a Fetude, je ne pourrois pas toutesfois les y employer

si utilement, lors que mon esprit seroit lasse par 1' attention que

requert le tracas de la vie. »

Comme domestiques, il n'avait guere que des Frangais ou

des Flamands. II pretendait que ceux-ci etaient incommodes
en voyageant et que les Frangais se gataient vite en Hollande.

II les traitait avec indulgence et douceur et se les « assujetissoit

par amour », mais il n'etait pas trop assure de leur fidelite.

« Afm de n'etre jamais trompe en matiere de serviteurs et de

servantes, disait-il a I'abbe Picot, qui etait mal satisfait de

Louise, la cuisiniere, il faut faire son conte qu'il n'y en a point

qui ne puissent etre infidelles, lors qu'ils en ont occasion et ne

leur en donner jamais de grande, c'est-a-dire qu'il faut prendre

soy-meme le soin de ses affaires et etre un peu diligent, malgre

qu'on er ait. » ^ Tout en proferant cette boutade, il lui recom-

mandait « la fidelite de Magon, son valet, qui alloit de Hollande

a Paris pour le service, et a qui il avoit confie son chien, appelle

Monsieur Grat, avec une petite chienne pour en donner de la

race a cet abbe. »
^

Ainsi, comme on voit volontiers Boileau recevant La Fontaine

dans son jardin d'Auteuil, faut-il imaginer Descartes cultivant

son jardin d'Egmond, en compagnie de son fideleMagon, tandis

que Monsieur Grat, son chien, leur aboie aux chausses.

Parfois, passe un de ces paysans de Noord-HoUand ou de ces

1. (Euvres,.t. Ill, pp. 692-693.
2. Ibid., t. V, p. 133.
3. Lettre manuscrite k Picot, du 28 fevrier 1648, citee par Balllet. Cf. CEuvres

de Descartes, t. V, p. 133.
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marins d'Egmond aan Zee, rudes loups de mer, qui viennent

lui parler de leurs pdches aventureuscs sur les c6tcs d'Angle-

terre ou d'Islande, des migrations des poissons ou de leurs

propres infortunes. Ce n'est pas une supposition. Nous poss6dons

une requete de Descartes tr^s pressante en faveur d'un de ses

voisins. Elle est adress6e probablement k Huygens et commence
ainsi : « Je s^ay que vous avez tant d'occupations qui valent

mieux que de vous arrester a lire des complimens d'un homme
qui ne frequente icy que des paysans, que je n'ose m'ingerer

de vous ecrire que lors que j'ay quelque occasion de vous impor-

tuner. Celle qui se presente maintenant est pour vous donner

sujet d'exercer vostre charite en la personne d'un pauvre

paysan de mon voisinage qui aeu le mal-heur d'en tuer un autre.

»

« Ses parens ont dessein d' avoir recours a la clemence de

Son Altesse, afm de tascher d'obtenir sa grace et ils ont desire

aussi que je vous en ecrivisse... Le paysan, pour qui je vous

prie, est icy en reputation de n'estre nullement querelleux et

de n' avoir jamais fait de d6plaisir a personne avant ce mal-

heur. Tout ce qu'on peut dire le plus a son desavantage est que

sa mere estoit mariee avec celuy qui est mort, mais, si on adjoute

qu'elle en estoit aussi fort outrageusement battue et I'avoit

este pendant plusieurs annees qu'elle avoit tenu menage avec

luy, jusqu'a ce qu'enfm elle s'en estoit separee et ainsi ne le

consideroit plus comme son mary mais comme son persecuteur

et son ennemy, lequel mesme, pour se vanger de cette separation,

la mena^oit d'oster la vie a quelqu'un de ses enfans (I'un des-

quels est cettuy-cy) on trouvera que cela mesme sert beaucoup

a I'excuser... J'ay sceU qu'au temps que ce mal-heur luy est

arrive, il avoit une extreme affliction, a cause de la maladie

d'un sien enfant, dont il attendoit la mort a chaque moment,
et que, pendant qu'il estoit aupres de luy, on le vint appeller

por secourir son beaufrere, qui estoit attaque par leur commun
ennemy... Aussi luy fut-il pardonne par tons les principaux

parens du mort, au jour mesme qu'ils estoient assemblez pour

le mettre en terre. Et, de plus, les Juges d'icy I'ont absous, mais,

par une faveur trop precipitee, laquelle ayant oblige le Fiscal ^

^ se porter apellant de leur sentence, il n'ose pas se presenter

derechef devant la Justice...

1. Le Procureur.
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« Le criminel estant absent, tout ce qu'on luy peut faire

n'est que de I'empescher de revenir dans le pays et ainsi punir

sa femme et ses enfans plus que luy
;
j'aprens qu'il y a quantite

d'autres paysans en ces Provinces, qui ont commis des meurtres

moins excusables et dont la vie est moins innocente, qui ne

laissent pas d'y demeurer, sans avoir aucun pardon de Son

Altesse (et le mort estoit de ce nombre) ; ce qui me fait croire

que, si on commengoit par mon voisin a faire un exemple, ceux

qui sont plus accoutumez que luy a tirer le couteau, diroient

qu'il n'y a que les innocens et les idiots qui tombent entre les

mains de la Justice et seroient confirmez, par la, en leur licence.

Enfm, si vous contribuez quelque chose a faire que ce pauvre

homme puisse revenir aupres de ses enfans, je puis dire que

vous ferez une bonne action et que ce sera une nouvelle obli-

gation que vous aura, etc. »
^

Le meurtrier en rupture de ban, d'apres les recherches de

M. I'archiviste van Gelder, c'est Meeus Jacobsz, done Bar-

tholome, fils de Jacques. Dans une requete un pen posterieure,

datee du 5 Janvier 1647 ^ et adressee a Jean van Foreest, membre
du Haut-Conseil a La Haye, Descartes revient sur cette affaire,

pour eviter a la femme de Meeus, son voisin I'aubergiste, la

confiscation des biens de son epoux, dont elle voulait continuer

le commerce, afm de gagner sa vie et celle de ses deux petits

enfants, <ie qu'elle obtint, peut-etre grace a I'intervention du
philosophe.

Descartes sollicitant pour son voisin I'aubergiste, sa femme
et leurs petits enfants, rien ne donne une meilleure idee de ses

rapports avec les habitants du village d'Egmond-binnen. lis

allaient chez le « Franschman «, parce qu'ils le savaient simple

et bon et qu'il entendait leur langue. Ceci ne fait pas le moindre
doute, car, deja, dans la requete, on retrouve le bavardage
un pen embrouille du paysan ; an reste, puisqu'il avait

appris le hoUandais en 1619, comment quinze ans de Hollande
et les relations avec Helene ne I'auraient-ils pas perfectionne dans
cette langue ? Descartes blame ses compatriotes, emigres aux
Pays-Bas, de ne pas I'apprendre. 11 ecrit en effet a son ami
Huygens, en reponse a I'envoi du Gebruyck of ongebruyck van 't

1. (Euvres,'t. Y, pp. 262-265.

_
2. CEuores, t. X, pp. 613-617. C'est le commentaire qui oblige k changer la date^

indiquee au t. V, p. 260-265, pour la pr^cedente requete.
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Orgel in dcKerken der Verecnighde Nederlanden (I>eyde, 1641) :
^

« Je suis bien glorieux de rhonneur qu'il vousa pift me faire,

en me permettaut de voir vostre traitte Flamend, touchant

I'usage des Orgues en I'Eglise, comme si j'estois fort s^avant

en cette langue. Mais, quoy que I'ignorance en soil fat ale k

tons oeux de ma nation, je me persuade pourtant que IMdiome

ne m'a pas empesch6 d'entendre le sens de vostre discours,

dans lequel j'ay trouve un ordresi clair et si bien suivy qu'il

m'a este aise de me passer du meslange des mots estrangers

qui n'y sont point ^ et qui ont coustume de me faciliter I'intel-

ligence du Flamend des autres. Mais ce n'est pas a moy a parler

du stile et j'aurois mauvaise grace de I'eutreprendre ^... Pour

les epithetes que vous nous donnez [aux catholiques] en divers

endroits, je ne €roy pas que nous devious nous en offenser

davantage qu'un serviteur s'offense, quand sa maistresse i'ap-

pelle « Schelme » [fripon], pour se vanger d'un baiser qu'il luy

a pris ou plustost pour couvrir la f>etite honte qu'elle a dele

luy avoir octroye. » Scene vue, entendue, peut-etre vecue.

Nombreux sont les ecrits flamands et les lettres neerlandaise

ou mi-partie neerlandaise et fran^aise de Descartes, mais souvent,

elles sont I'oeuvre d'un traducteur. Huygens pense que c'est

van Surck : « J'adjoustray que, vcnant de lire la Preface qui

se va publier sous le nom Waessenaer, elle me semble un dis-

cours veritable, judicieux et discret... J'estime que vous n'aurez

pas voulu prendre la peine de I'escrire en flamenet, de la, je

vous juge heureux d' avoir trouve de si bons interpretes, qui

veritablement vous suivent de si bonne fa^on et en termes si

propres que la traduction seulement n'y paroist pas, qui r'est

pas un don commun a touts translateurs. M^ van Surck, qui

est poll en tout, vous y pourra avoir preste de sa diligence ; qui

que ce soit, vous lui en avez un pen bien d'obligatior . » *

Huygens n'eut certes pas decerne le meme eloge a la lettre

que Descartes ecrivait d' « Egmont op de Hoef », le 18 juillet 1643,

1. (Euvres, t. Ill, p. 153. Descartes s'est occupe de la construction des orgues
nolaminent de celui d'Alkmaar. Cf. G. W. Ensched^, dans Amstelodamtim.
octobre 1920.

2. Gonstantin Huygens, justement parce qu'il sait tant de langues ^trang^res, est

un purisle dans la sienne et en ^carte les mots franfais qui y sont si nombreux.
Cf. le livre de M. Salverda de Grave. L' influence de la langue fran<;aise en HoUande
d'apres les mots empruntes ; Lemons fades a I Unioersitd de Paris en Janvier 1913 ;

Paris, I-:d. Champion, 1913, un vol. in-lS".
3. (Euvres, t. Ill, pp. 157-158.
4. Ibid., p. 151.
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a son horloger Gerard Brandt, aux Douze heures, sur le « Roc-

kinne », pres de la Bourse, a Amsterdam, et qu'il termine en

s'excusant d'ecrire si mal le hollandais : « Excuseert my dat ick

soo quaet Duytsch schrijve. »

^

Au bas de sa requete en neerlandais au Magistrat d' Utrecht,

ecrite d'Egmond, le 21 fevrier 1648, figure cette note auto-

graphe ^
: « J' ay fait traduire cet escrit en Flamend, mais,

pource que c'est une langue que j'entens fort peu, je prie ceux

qui le liront d' avoir principalement egard au Francois, duquel

seul je puis respondre. »

C'est pourtant Men en hollandais, en flamand ou en « duytsch »,

ce qui est tout un, qu'il enseignait Dirck Rembrantsz van Nierop,

cet etonnant paysan de Noord-Hollande dont nous parle Baillet

et dont I'histoire est absolument authentique ^
:

« Dirck Rembrantsz etoit un paisan de Hollande, natif du

village de Nierop, vers les extremitez de la Nort-Hollande,

qui regarde la Prise. L'exercice qu'il faisoit du metier de cor-

donnier, dans le lieu de sa naissance, ne luy fournissoit que fort

etroitement le necessaire... Mais il avoittrouve les moyens de

vaincre sa fortune par une connoissance exquise des Mathema-
tiques, qu'il ne pouvoit s'empecher de cultiver, souvent au pre-

judice du travail de ses mains. » Les paysans, vivant sous les

larges espaces etoiles, sont souvent des contemplateurs, tel

ce Else Eisingaqui, a Franeker, construisit de ses dix doigts

par des moyens de hasard de 1774 a 1781, le Planetarium,

qui marche encore.

Dirck avail entendu dire que le « Franschman » n'etait pas

qu'un « goeye man », que c'etait aussi un « geleerde man »

;

11 voulut lui exposer les connaissances qu'il avail acquises,

€t dont les simples sont d'autant plus fiers qu'elles leur ont

coute plus de peine a decouvrir. Par la rumeur publique,

II le savait d'abord facile, mais les valets etaient plus rogues

que le maitre et repousserent durement ce fou. Au second voyage,

le Philosophe lui fit donner de 1' argent, que Dirck Rembrantsz
refusa, ajoutant que son heure n'etait pas encore venue et

« qu'il esperoit qu'un troisieme voyage luy seroit plus utile ».

Sa perseverance fut recompensee. Descartes I'accueillit, reconnut

1. (Euvres, t. IV, p. 17.
2. Ibid., t. VIII, 2e partie, p. 275.
3. Cf. (Euvres, t. V, p. 266-267, d'apres Baillet, t. II, p. 553 s.
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son habilet6 et son m^rite, lui communiqua sa M^thode et le

ret^ut « au nombre de ses amis, sans que la bassesse de sa condi-

tion le luy ill rcgarder au dessous de ceux du premier rang et

il I'assura que sa maison et son coeur luy seroient ouverts k

toute heure. »

Ainsi, celui qu'on a tort de n'avoir jamais appel6«le bon Des-

cartes » en avait agi avec I'ouvrier Ferrier, le domeslique Gillot,

I'arpenteur Wassenaer. « Rembrantsz, qui ne demeuroit qu'^

cinq ou six lieues d'Egmond, rendit, depuis ce tems-la de tres

frequentes visites a M. Descartes et il devint, a son ecole, I'un

des premiers Astronomes de sonsiec\e...L'AstronomieFlamande

ou Hollandoise qu'il a donnee en langue vulgaire, apres la mort

de notre Philosophe, et qui luy fait aujourd'huy tant d'honneur

parmi les S^avans, est toute sur le systeme de M. Descartes

et debute par I'etablissement des Tourbillons. »

Ce dernier s'interesse aussi a un autre mathematicien, fran-

^ais cette fois, et qui habitait Alkmaar : « Je vous remercie,

lui ecrit Brasset, le secretaire de I'ambassade, faisant alors

fonction d'ambassadeur, a la date du 4 decembre 1647, du soin

que vous avez eu de veoyr nostre infirme d'Alkmar. »

^

C'etait un jeune Fran^ais, nomme du Laurens, de mediocre

sante, venu en Hollande, attire sans doute par la renommee
de ce pays comme terre promise des savants et des lettres

ou par I'envie d'approcher Descartes ; il aimait I'etude par-

dessus tout : « Je n'improuve pas, disait Brasset a M. de

Brisacier, son application aux estudes, je voudrois aussy que,

dans les contentemens de I'esprit, il songeast un pen a la

subsistance du corps » et ailleurs : « il s'applique a une estude

qui est charmante pour ceux qui I'ayment, a sgavoir les Mathe-

matiques » . « Je luy mande aussy [a M. CoUa} e], ecrit-il au

meme correspondant, le 14 octobre 1647, la necessite oil se

trouve le pauvre M. du Laurens, accable de fiebvre a Alke-

mar. Je veoy par une lettre du bon homme ^ de pere qu'il est

un pen serre... J'attends des nouvelles del'infirme parle moyen
de M. des Cartes. » * Du Laurens parait ceder aux instances de

Brasset qui Texhorte k quitter ce « mauvais quartier », « ce

1. GEuores, t. V, p. 94.
2. Le « bonhomnie » n'a, au xvii« sifecle, rien d'injurieux, d'ironique, & peine de

familier. Ce « bonhomme * ^tait, d'ailleurs> Ck>nseiller du Roi et President en I'Eleo-
tion d'Angers.

3. (Euvres, t. V, p. 108.
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malheureux trou d'Alkmaar, qui est a dix ou douze lieues

de la Haye et d'oii il y a autant de peine a avoir de ses

lettres que de Constantinople ». Sa maladie est un « effect de

corruption du sang » et est de plus « comniunicative », la phtisie

evidemnient. « J'envoie, ecrit toujours Brasset, le 23 decem-

bre 1647, 1'extraict d'une lettre que j'ay receue de M. Des Cartes

au suject de M. du Laurens, ou il marque son humeur studieuse

et son incommodite, qui n'est pas petite, ce mal estant fort

facheux et contagieux, ce qui m'empeschera de le retirer parmy
une famille a la sante de laquelle j'ay interest... », la sienne

sans doute.

Brasset, le 20 Janvier 1648, I'engage a rentrer en France :

« La connoissance que vous avez que ce climat vous est contraire

doibt vous faire resouldre a le quitter tout le plus tost que vous

pourrez » . « Je tiens, mande-t-il a de Brisacier, le 3 fevrier, que,

quand il voudra se desveloper I'esprit de cette encyclopedic

aprez laquelle il court, il a de quoy se rendre propre a la fonction

dont vous me parlez... II se faict fort d'escrire bien I'italien et

respagnol;le latin avec cela et I'entente de I'allemand et fla-

mand n'est pas pen de chose. »

Parti pour un « changement d'ayr », le 22 fevrier, il revint

en juillet pour occuper aupres de Brasset un emploi presque

ofTiciel, mais, des la fm de I'annee 1648, « I'ayr de ce climat

luy a este si contraire qu'il a est6 contraint de Taller restablir

en nostre bon payz, ou il est arrive, ecrit Brasset le 13 Jan-

vier 1649, aprez un long circuit de peregrination douloureuse

par Bordeaux et la Rochelle ».
^

En passant par Paris, en juin 1648, du Laurens va trouver

Descartes, ce qui prouve 1' attraction que son compatriote de

I'Anjou exerce sur lui, bien qu'il ne paraisse pas 1' avoir vu tres

souvent en HoUande. C'etait pourtant pour le frequenter,

semble-t-il, que le jeune mathematicien du Laurens, assoiffe,

d'encyclopedic, s'etait installe pres d'Egmond, a Alkmaar,
ou il sue la fievre.

1. Cf (Euvres, t. V, pp. 216 a 218.



CHAPITRE XXI

SUITE DES PROCfeS DE GRONINGUE ET d'uTRECHT (1645-1648)

Une fois r^installe ^ Egmond-binnen, Descartes ecrit k Tobie

d'Aiidre pour s'informer de ce qu'etaient devenues TafTaire do

Groningue et la plainte en difTamation aupr^s du Senat acade-

demique centre Schoockius. Ce dernier n'etait plus recteur et

avait 6te remplace par Samuel Desmarets, aussi interesse que

notre philosophe a aboutir. Le moment etait done favorable et, par

une nouvelle requete adressee au Senat, le 17 fevrier 1645,

Descartes insiste pour que son proces soit examine. Les choses

ne train erent plus : 1' affaire fut inscrite au r61e, le 4 avril, et

instruite, sans desemparer, les jours suivants, sous la presidence

de Desmarets. Schoockius, qui fait figure d' accuse, repondant a

son interrogatoire, affirme que c'est Waterlaet (encore un
homme de paille de Voetius) qui a procure I'edition de VAdmi-
randa Methodus, qu'il ne I'a pas fait seul et que, sans doute,

il agissait au nom d'un tiers ; il n'est pas difficile de deviner

qui.

Le 10-20 avril 1645, le tribunal rend sa sentence, qui est

^crasante et pour Schoockius et pour Voetius. Dans les consi-

d^rants, I'Universite de Groningue affirme son esprit pacifique,

sa volonte de se tenir a I'ecart des discussions et des divisions

€t lave Descartes du reproche d'atheisme. Le jugement consigne

les declarations faites sous serment par Schoockius et dont

voici le resum6 ^
:

10 C'est a I'incitation du D' Voetius qu'il a pris la plume,

et ce dernier lui a fourni beaucoup de particularites, notamment
ce qui touche le pretendu atheisme de Descartes et I'odieuse

comparaison avec Vanini.

1. (Euvres, t. IV, pp. 177 k 180, et 195 ^ 199. Sur les affaires d'Utrccht et de
Oroningue, voir I'Ctude de M. Ch. Adam, au t. XII, p. 327 ets.

.
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2° Sans doute, Schoockius a ecrit la plus grande partie de

VAdmiranda Methodus ou Philosophia Cartesiana et en avail

laisse le manuscrit a Utrecht, mais une main etrangere y a

insere, centre tout droit, les choses les plus injurieuses ; toute-

fois, il est difficile d'etablir lesquelles, car les auteurs ont fait

disparaitre leurs notes. lis ont inscrit, sur le titre, le nom de

Schoockius, malgre sa propre defense, pour ecarter d'eux-memes

la haine que susciterait cet ecrit.

30 Schoockius ne pent etablir avec certitude quelle est la

main criminelle qui s'est permis d'alterer ainsi le manuscrit,

mais il en avait con fie I'edition a un etudiant nomme Water-

laet, intime de Voetius, qu'il soup^onne a juste titre d'avoir

pris autant de part a I'edition que Waterlaet, qui affirme n'en

avoir jamais vu une epreuve.

4° Schoockius avoue que le ton de Fecrit ne convient ni a

un savant ni a un honnete homme. II n'a pas du tout voulu

pretendre que Des Cartes est un second Cain, qu'il est direc-

tement ou indirectement athee et emule de Vanini
; qu'au

contraire, il le tient pour un homme erudit, bon et probe.

50 Schoockius a rompu presque entierement avec Voetius.

6° Schoockius a depose entre les mains des juges un projet

de declaration a faire par lui-meme devant eux, entierement

redige et ecrit de la main de Voetius et dont le dit Schoockius

a refuse de faire usage, parce qu'il aurait constitue un veritable

faux-temoignage ; apres quoi, Voetius lui en avait envoye

une seconde plus conforme a la verite, mais que Dematius

avait encore amendee. Ces pieces seront communiquees a Des-

cartes.

Le jugement lui fut egalement transmis et ce fut la la satis-

faction qu'il obtint. Elle ne lui suffit point, bien que les decla-

rations de Schoockius, concernant le faux-temoignage a lui

suggere par Voetius, fussent ecrasantes pour ce dernier. Quant

au premier, meprisable jouet d'une haine theologale, Des-

cartes est tout pret a se reconcilier avec lui. « De quelque naturel,

ecrit-il a Tobie d'Andre, le 26 mai 1645 ^ que soit Schoockius,

je suis tout a fait persuade que vous ne desapprouverez pas que

j'offre de me reconciUer avec luy. II n'y a rien de plus doux

dans la vie que la paix et il faut se souvenir que la haine du plus-

1. (Euvres, t. IV, p. 215.
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petit animal, ne fiit-il qu'une fourmi, est capable de nuire quel-

quelois, mais qu'elle ne s^auroit etre utile k rien. Je ne refu-

serois pas meme 1'ami tie de Voetius, si je croyois qu'il me
rofl'rit de bonne foy. »

II s'agit bien de reconciliation. Loin d'y songer serieu-

sement, Descartes, plus fort que jamais de son droit, a la suite

du jugement de Groningue, prepare implacablement sa ven-

geance. II se borne d'abord k communiquer la sentence du

20 avril au Magistral d' Utrecht et les accablantes pieces y
annex^es. Aussitot le Magistral rend, le 2-12 juin, un nouvel

arret interdisant de vendre ou d'editer quelque ecrit que ce

soit pour ou contre Descartes, sous peine de poursuites.

A cette mesure, ce dernier replique par sa grande lettre

apologetique en latin, presentee au Magistral le 16 juin 1645.

Elle ful lue en seance le 13-23, ne fut pas comprise et

le secretaire fut charge de la traduire. Comme elle n' avail pro-

duit aucun effel, Descartes la renvoya au meme Magistral,

trois ans apres, cette fois en fran^ais et en flamand, pour elre

plus sur d'etre enlendu, le 21 fevrier 1648 ^

Cette lettre est connue sous le nom de Lettre apologetique

de M*" Descartes aux Magistrats de la Ville d' Utrecht contre

Messieurs Voetius, Pere et Fits ^. Elle est aux CEUvres fran^aises

du philosophe ce que VEpistola ad Voetium, donl elle parait en

beaucoup d'endroils une replique, est a ses ceuvres latines.

Elle y represenle la polemique nerveuse et verbeuse avec, de

^a de la, de bons portraits el d'excellentes satires qu'il suffil

de souligner, les fails de la cause nous elanl assez connus main-

tenant.

II en appelle aux Magistrals d'Utrecht de leur propre sen-

tence, les prianl de lui apprendre quelles procedures exactemenl

onl 616 engagees contre lui, par quels juges, sur quoi elles sont

fondles et s'il est veritablement, comme le prelendent ses adver-

saires, « desertor causae » .
^

C'est Voetius qui a commence dans des cours et des positions

de theses a accuser Descartes d'alheisme, aussi lui a-t-il

repondu dans I'epilre au P. Dinet et enfm dans VEpistola

ad Voetium. Ce qui I'a porte a ecrire celle-ci, ce ne sont pas

1. CEuvres, t. IV, p. 226.
2. Elle se trouvc au t. VIII, 2« partie, pp. 199 k 275.
3. Ibid., p. 202.
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seulement des preoccupations personnelles, mais « I'utilite du
public et le repos de ces Provinces, qui a tousjours este desire

et procure avec plus de soin par les Francois que par plusieurs-

naturels de ce pais ».
^

II proteste contre la citation qui lui a ete faite, sans que

le Magistrat d'Utrecht eut juridiction sur lui, « avec grand

bruit, au son de la cloche », comme s'il eut 6te un criminel et

comme si les Bourgm,estres n'avaient pu s'enquerir du lieu de

sa ' demeure. II s'eleve davantage encore contre la sentence

declarant ses deux lettres « libelles diffamatoires », en mettant

autant de soin a lui cacher ladite sentence qu'ils avaientmis a
rendre publique la precedente, ses adversaires esperant le faire

condamner par defaut et bannir des Provinces-Unies, apres

avoir fait brtiler ses livres. « Quelques-uns assurent que Voetius

avoit desja transige avec le Bourreau, afin qu'il fist un si grand

feu, en les brulant, que la flame en fust veiie de loin. »

^

Enfin il en vient a la derniere sentence, celle du 2-12 juin 1645,

qui est 1' occasion de la presente lettre et defend a quiconque

de publier pour ou contre Descartes, ce qui n'empeche pas

Voetius le fils de continuer sa campagne de calomnies et Voetius

le pere, ainsi que son complice Dematius, d'intenter un proces

en diffamation contre Schoock a la suite de ses declarations de

Groningue. II maintient que Voetius est un calomniateur et

un menteur et pretend I'avoir prouve surtout par I'affaire de

Bois-le-Duc ^

Repondant aux accusations de Voetius, qui I'incrimine de col-

lusion avec un des juges de Groningue, il dit : « Pour ce qui est

de ramitie qu'il pretend que j'ay avec Tun des Juges, il me fait

tort de penser qu'il n'y en ait qu'un qui me soit amy [Desma-

rets], car je m' assure qu'ils le sont tons, comme aussi, de mon
coste, il n'y a aucun d'eux que je n'estime et que je n'honore.

Mais I'amitie qui est entre eux et moy, n'est pas de mesme
espece que celle que G. Voetius a contractee avec Schoock,

Dematius, Waeterlaet et semblables, qu'il engage peu a peu en

ses querelles et oblige a sa deffense, en les rendant ses complices

et les poursuivant a outrance, comme de tres-cruels ennemis,

lors qu'ils temoignent avoir envie de se repentir ; comme il a

1. (Euvres, t. Vm, 2* partie, p. 212.
2. Ibid., p. 218.
3. Cf. plus haul, p. 562.
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pani en Texemple de Schoock, qu'il avoit appell6 en justice

pour ce sujet. Et apr6s s'estre reciproquement menacez qu'ils

decouvriroient les secrets Tun de I'autre, la crainte qu'on ne

s^ache ces misteres, semble les avoir ralliez. »

« II n'y a point de tels secrets entre Messieurs les Professeurs

de Groningue et moy, leur bien-veillance n'est fond6e sur aucun

interest, ny mesme sur aucune conversation, car je n'ay jamais

parle que deux fois a celuy dont il me reproche particulierement

I'amiti^ [Desmarets] et je ne luy ay point ecrit durant cette

affaire, pource qu'il avoit t6moign6 ne vouloir pas s'en m61er... »

« Quoy qu'il en soit, ce ne pent estre ny I'amitie ny la haine des

Juges qui ont rendu G. Voetius et Dematius criminels, ce sont

les actes ecrits de leur main, lesquels ils n'ont point jusques

icy desavouez, qui les rendent manifestement coupables d'avoir

tasche de corrompre Schoock et mesme de 1'avoir corrompu

pour donner un faux temoignage contre moy. »

^

Avec une ironie vengeresse et une certaine verve comique,

Descartes retrace la sc^ne de la seduction de Schoock, compar6

a Suzanne entre les deux vieillards, qui sont Voetius et Dema-
tius ! « II [Dematius] ditluy-mesme qu'il n'avoit aucune familia-

rity avec Schoock et toutesfois il confesse qu'apres lui avoir

envoye ce billet, il I'alla trouver le lendemain entre les six et

sept heures du matin, ce qui monstre, ce me semble, une solli-

citation tres-importune. Un homme age, Professeur en Theo-

logie ^ va de grand matin au logis d'un autre plus jeune

'

avec lequel il n'a aucune familiarite, pour le prier d'une chose

a laquelle il n'a point d'autre interest, comme il le declare, que

pour faire plaisir k son amy [Voetius] et mesme de laquelle

c6t amy a deja est6 refuse. On n'a pas coustume d'aller trouver

quelqu'un de cette fa^on pour luy parler d'une affaire, que ce

ne soit k dessein de Ten prier a bon escient et de joindre ses raisons

et ses instances avec celles de I'amy par qui on est envoy6.

« Mais j'advoue que je ne s^ay point pourquoy Voetius n'y

alloit pas luy-mesme, sinon qu'il vouloit en cela, aussi bien

qu'en faisant 6crire Schoock contre moy, imiter le singe qui

se servoit de la patte du chat pour tirer les marons du feu.

« Ou bien peut-estre qu'apr6s avoir desja fait, de son cost6,

1. CEuvres, t. VIII, 2« partle, pp. 246-248.

2. Dematius 6tait nd en 1597.

3. Schoock aait n6 en 1614 ; cf. ibid., p. 262.
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tout ce qu'il avoit pii, sans en estre venu a bout, il esperoit

que les persuasions et I'authorite de plusieurs seroient plus

efficaces que celles d'un seul et qu'il falloit que Voetius et

Dematius, deux vieillards de reputation, et qui, comme je

croy, composoient, alors, toute la faculte Theologique de vostre

Academic, pource que Ic troisieme mourut en ce temps-la,

joignissent ensemble leurs artifices, pour corrompre la chastete

de cette Susane.

« Mais, s'il vous .semble que toutes les preuves que vous

pouvez avoir contre ces deux hommes... ne soient pas suffisantes

pour les convaincre, je vous prie de considerer que celles du

jeune Daniel contre ces deux autres vieillards de tres-grande

authorite et les Juges du peuple, qui avoient tasche, comme eux,

de faire, par de faux temoignages, que I'innocent fust condamne,

estoient bien moindres. Car Daniel ne donna point d'autres

preuves contr'eux, sinon qu'ils ne s'estoient pas accordez tou-

chant le nom de I'arbre, sous lequel ils pretendoient que Susane

avoit peche. Sur quoy il est croyable que ces vieillards ne man-
querent pas de trouver diverses excuses, en disant qu'ils n'y

avoient pas pris garde, qu'ils ne sgavoient point les noms des

arbres, qu'ils n' avoient pas assez bonne velie pour les recon-

noistre de loin, qu'ils ne s'en souvenoient plus ou choses sem-

blables, qui avoient beaucoup plus d'apparence qu'aucune de

celles que Voetius et Dematius ont alleguees en la delTense de

leur cause et toutesfois ils ne laisserent pas d'estre condamnez. » ^

Descartes ne veut pas « continuer a mettre icy des exemples

de la Bible » ^ et il depose ses conclusions, tendant a ce que le

Magistrat d'Utrecht recoimaisse le prejudice qu'il a cause au

deposant et qu'il lui en accorde reparation. Ce requisitoire

contre « ceux d'Utrecht » a une reelle eloquence et 1' accent

propre a I'homme de talent, sur de la justice de sa cause :

« Je vous prie de trouver bon, qu'avec tout I'honneur et tout

le respect que je dois et que je veux rendre aux Magistrats

d'une Ville comme la vostre, je me plaigne a vous de vous-

mesmes, a cause que, par vos procedures et par la sentence

que mes ennemis se vantent d' avoir obtenue de vous contre

moy, vous avez donne autant d' authorite et autant de credit

a leurs calomnies qu'il a este en vostre pouvoir. C'est pourquoy

1. (Euvres, t. VIII, 2^ partie, p. 262-264.
2. Ibid., p. 265.
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je puis dire avec juste raison que c'est de vous seuls que je

me dois plaindre. Ce ii'est pas que je pretende pour cela vous

douner aucun blasme des choses que vous avez failes ;
je s^ay

que les meilleurs Juges du monde peuvent estre trompez par

de fausses depositions de temoins et je ne s^ay point toutes

les intrigues et toutes les ruses dont G. Voetius s'est servy

pour obtenir les choses qu'il a obtenues. Je ne s^ay pas mesme
certainement s'il les a obtenues, jc s^ay seulement qu'un homme
de son humeur et qui a le credit qu'il a en vostre Ville, y pent

obtenir beaucoup de choses.

« Mais pource que la raison veut et que la justice demande

qu'on dedommage et qu'on mette hors d'interest, autant qu'on

en a le pouvoir, non seulement ceux qu'on a offensez volontai-

rement, mais aussi ceux a qui on a fait quelque tort sans le

s^avoir ou mesme avec intention de bien faire, et pource que

c'est I'ordinaire des hommes vertueux, qui sont jaloux de leur

reputation et de leur honneur, d' avoir beaucoup de soin de reparer

les torts qu'ils oAt ainsi faits sans le s^avoir, afm d'empescher

qu'on ne se persuade qu'ils ont eu mauvaise intention en les

faisant ; comme, au contraire, ce ne sont que les ames basses,

lasches et stupides qui, ayant fait du mal a quelqu'un, bien

que g'ait peut-estre este sans y penser, continuent apres de luy

nuire le plus qu'ils peuvent, pour cela seul qu'ils croyent avoir

merite d'en estre hais, ou bien que, s'estant une fois mepris,

ils ont honte de ne pas maintenir ce qu'ils ont fait, bien qu'en

eux-mesmes, ils le desapprouvent ; enfm, pource que je vous

estime tres-genereux, tres-vertueux et tres-prudens, je ne doute

point que, maintenant que les faussetez de mes ennemis sont

decouvertes et que vous ne les pouvez plus ignorer, vous ne

soyez bien-aises d'avoir occasion de me donner la satisfaction

que'je vous demande. »

^

Cette satisfaction sollicitee par deux fois, et en 1645 et en

1648, Descartes ne I'obtint point, mais il n'est jamais trop tard

pour bien faire, et peut-etre que, sous tel ou tel mode de perpe-

tuation du souvenir, I'Universite d'Utrecht la lui voudra un
jour accorder, puisqu'elle eut I'honneur d'etre, dans les Pro-

vinces-Unies, grace a Reneri d'abord, grace a Regius ensuite,

le berceau du Cartesianisme naissant.

1. CEuvres, t. VIII, 2« partie, pp. 268-269.





CHAPITRE XXII

un amour intellectuel i descartes et la princesse

Elisabeth (1642-1644)

C'6tait une singuli^re cour de rois en exil, que I'filecteur

Palatin, Frederic de Boheme \ roi sans royaume, souverain

d'un hiver, celui de 1619, avait installee k La Haye sous la

protection du Prince d' Orange, moins titre mais plus fortune,

et en ce qui concerne la gloire des armes et en ce qui touche

le budget. Une sorte de nxisere doree et de gloire besogneuse

regnait dans la maison, ou Ton continuait a faire figure de roi

et de reine, misere telle, qu'un jour, celle-ci demanda des sub-

sides aux £tats, parce qu'elle ne pouvait plus payer son boucher

ni son boulanger ^. Le nombre des enfants, a qui il fallait

donner une education et un train de princes, augmentait la

difficulte : ils etaient cinq gargons et quatre filles, dont I'ainee

etait Elisabeth, etre rare que les malheurs avaient miiri

avant I'age. Nee le 26 decembre 1618, elle avait perdu son

p^re a dix ans et, telle une petite bourgeoise, avait dA
veiller sur ses sceurs et ses freres, tout en recevant une forte

instruction, comme si on T avait preparee a 1' Empire.

Samuel Sorbiere, gazetier universel, nous a parle d'eUe et

des siens et, chose remarquable, il I'a fait a propos de Des-

cartes :

a La Cour de la Reine de Boheme, ecrit-il a la fm d'un pas-

1. A consulter : D» G. D. J. Schotel, De Winterkoning en zijn Gezin ; Tiel, Veuve
D. R. van Wermerskerken, 1859, 1 vol. in-S" ; A. Foucher de Careil, Descartet, la
Princesse Elisabeth et la Reine Christine, d'apris des lettres incites. Paris, Germcr-
BaUli6re ; Amsterdam, Fr^d^rik Midler, 1879, 1 vol. in-8<> ; J. Bertrand, Une amie
de Descartes, Elisabeth, Princesse de Bohime, Revue des Deux Mondes, 1890, t. CH,
p. 93 -k 122 ; V. Ueswarte, Descartes, Directeur Spirituel, Paris, Alcan, un vol. in-

18°, 1904 ; etsurtout I'important chapitre de M. Adam au t. XII pp. 401 k 431.
2. Van Aitzema, Saeken van Staat en Oorlogh in ende omlrent de Vereenigde

Nederlanden ; en 15 vol., 1665, t. Ill, p. 324.
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«age que nous avons cite plus haut, ^ estoit celle des Graces,

qui n'y estoient pas moins de quatre, puis que Sa Majeste

avoit quatre filles, vers lesquelles se rendoit tous les jours le

beau monde de la Haye, pour rendre hommage a I'esprit et

a la beaute de ces Princesses. Ausquelles j'appliquois alors

•ce que le Cavalier Marin a dit elegamment des Princesses de

Savoye :

Per queste...

Le Gratie, che son tre, diverran quattro 2.

« Comme j'eusse volontiers applique plus particulierement

a Madame la Princesse Elizabeth, qui prenoit plaisir a entendre

-discourir M. Descartes, ces autres vers du mesme Poete :

Quant' aspetto real ritiene e serba,

Bella, ne men che bella, honesta e saggia,

Isabella Palatina, il cui valore

E tesoro di virtu, pompa d'honore ^. »

II faut rapprocher de ce passage un autre, emprunte au Sor-

beriana \ et qui nous introduit dans le m,ilieu elegant de la

residence princiere dont les moeurs commen^aient a offusquer

le rigorisme des Voetius et de leurs accolytes :

« De mon terns, qui etoit 1642, en Hollande, c'etoit un diver-

tissement des Dames d'aller en bateau de la Haye a Delf ou a

Leyde, habillees en bourgeoises et melees parmi le vulgaire,

afm d'ouir les discours que Ton tiendroit des Grands sur le

propos desquels elles jettoient la compagnie. Et il arrivoit

souvent qu'elles oyoient diverses choses qui les touchoient et

meme, leur galanterie aiant quelque chose d'extraor^iinaire,

elles ne revenoient gueres sans trouver quelque Cavalier qui

leur offroit son service et qui, au debarquer, se voioit bien

trompe de la petite esperance qu'il avoit congue que ce fussent

des courtisanes, parce que toujours un Carosse les attendoit.

« Elisabeth, I'ainee des Princesses de Boheme, etoit quelque-

1. p. 532. II est reproduit au t. Ill, p. 351-352, d'apres Sorbiere, Lettres et

Discours... pp. 681-683.
2. C'est-^-dire : Par elles, les Graces qui sont trots, seront quatre.
3. C'est-a-dire : quel aspect vraiment royal garde Isabella Palatine, belle, mais

honnete et sage autant que belle, dont la valeur est un tresor de vertu, un cortege
<i'honneur.

4. Sorberiana ou bons mots, rencontres agreables, pensies judicieuses et observa-
tions curieuses de M. Sorbiere; A Paris, chez la Veuve Mabre-Cramoisy, 1732,
petit in-12, pp. 85-86.
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fois de la partie. On racontoit mervcilles decetterarc personne:

qu'ti la coniioissancc dcs laiigues, ellc ajoiltoil celle des sciences ;

qu'elle ne s'amusoit point aux velilles de I'Ecole, mais vouloit

connoitre les choses clairement ; que, pour cela, elle avoit un
esprit net et un jugcment solidc ; qu'elle avoit pris plaisir a

Guir Descartes
; qu'elle lisoit fort avant dans la nuit ;

qu'elle

se faisoit faire des dissections et des experiences
;
qu'il y avoit,

en son Palais, un Ministre tenu pour Socinien [Sorbi^re d^signe

ici I'Anglais Jonson]. Son age sembloit de vingt ans, sa beaute

et sa prestance 6toient vraiment d'une Heroine. Elle avoit

trois scEurs et cinq freres : Frederic, Robert, Maurice, Edouard,.

Philippe ; Louise, Henriette, Sophie. »

Cette derniere nous a laisse dans ses Memoires ^ un portrait

de sa soeur (comparez notre pi. XLVI) : « Ma soeur, qui

s'appelloit Mad. Elisabet,... avoit les cheveux noirs," le teint

vif, les yeux bruns et brillans, les sourcils noirs et larges,

le front bien fait, la bouche belle et vermeille, les dens

admirables, le nez aquilin et menu, sujet a rougir ; elle aimoit

I'etudc, mais toute sa philosophic ne I'empeschoit point

d'estre fort chagrinec aux heures que la circulation du sang.

luy causoit le malheur d'avoir le nez rouge ; elle se cachoit

dans ce moment devant le monde.... Elle s^avoit toutes les

langues et toutes les sciences et avoit un commerce regie

avec M. Descartes, mais ce grand s^avoir la rendoit un peu

distraite et nous donnoit souvent sujet de rire.)>

Elle etait done non moins intelligente que jolie, malgre son

nez sujet a rougir ; son esprit, que ne rebutait aucun des

plus dilTiciles problemes de la mathematique et de la meta-

physique, etait de la qualite de ceux oil un philosophe pouvait

se plaire a voir refleter ses pensees, comme en un miroir magique

ou ses id^es se revetiraient de grace et de feminite.

Sorbiere I'avait bien jugee et cependant il n'avait pas ete

initie a cette exquise correspondance de I'homme de quarante-

cinq ans avec la jeune fUle de vingt-quatre, murie par I'epreuve

et par la reflexion. N'y cherchez pas un de ces secrets briilants

qui passionnent I'histoire Htteraire, et pourtant il y a un secret.

D'amour ? pas tout a fait. D'amitie ? pas tout a fait non plus»

1. Memoiren der Herzogin Sophie, MiUs par Adolf Koecher ; Leipzig, 1879,
p. 38, cit^ par M. Adam au t. Xll, p. 403, note a.
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mais un compromis de I'un et de 1' autre, un « amour intellec-

tuel », pour employer une expression cartesienne, ou deux

€sprits s'approchent et se penetrent avec des tendresses cach6es

et des delicatesses qui ont le charme de 1'amour.

Peut-etre I'image ou la fiction d'un amour presque royal

hanta parfois la solitude du jardin d'Egmond, comme un de

ces mirages qu'on voit la-bas a I'horizon par les fortes chaleurs,

sur la cote de la mer du Nord, mais le philosophe devait ecarter

vite la folle imagination, comme n'etant pas une de ces idees

claires et distinctes auxquelles il se plaisait. Disproportion des

ages, disparite du sang, tout cela suffisait a I'empecher de s'y

complaire, mais cela devait-il le priver de glisser un pen de

parfum sentimental sous le convert des lettres d'un barbon, car

on etait barbon a quarante ans, au xvii^ siecle ? Celal'empeche-t-il

encore, quand la jeune fille parle de libre-arbitre ou d'algebre,

d'imaginer le sourire de deux 16vres de vingt ans ?

Pour I'instruire, aucune peine n'est trop grande, aucune

-explication trop longue. Le philosophe s'evertue a simplifier

sa pensee, mais pourtant a la developper jusqu'au bout, sachant

que rien n'est trop difficile pour Elle et que rien non plus ne

L'effrayera, car, si elle est gracieuse, elle n'a rien de la frivolity

de celles de son age et de son rang. Jamais on ne trouvera plus

parfait modele de ces femmes erudites du xvii^ siecle, dont

MoHere a le tort de nous degouter.

La premiere mention de la Princesse Palatine Elisabeth,

dans la correspondance de Descartes, est dans une lettre qu'il

adresse a Pollot, le 6 octobre 1642 ^ et qui est datee d'Ende-

geest :

« Monsieur,

« J'avois deja, cy devant, oui dire taut de merveilles de

I'excellent esprit de Madame la Princesse de Boeme que je ne

suis pas si etonne d'aprendre qu'elle lit des escrits de metaphy-
sique comme je m'estime heureux de ce qu'ayant daigne lire

les miens, elle temoigne ne les pas desaprouver et je fais bien

plus d'estat de son jugement que de celuy de ces M^s les Doc-
teurs, qui prenent'pour regie de la verite les opinions d'Aristote

1. CEuvres, t. Ill, pp. 577-578;
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plutost que I'evidence de la raison. Je ne manqucray pas de

me rendre a la Haye, si tost que je s^auray que vous y serez,

affm que, par vostre entremise, je puisse avoir I'honneur dc

lui faire la reverence et recevoir ses commandemens. Et pour

ce que j'espere que ce sera bientost... etc.

Descartes. »

Cette entrevue toute fugitive, il y fera allusion, fugitivement

aussi, dans sa lettre du 21 mai 1643 \ la premiere de leur

correspondance que nous ayons conservee : « J'aurois eu trop

de merveilles a admirer en mesme temps et, voyant sortir

des discours plus qu'humains d'un corps si semblable k ceux

que les peintres donnent aux anges, j'eusse este ravy de

mesme fa^on que me semblent le devoir estre ceux qui, venans

de la terre, entrent nouvellement dans le ciel. Ce qui m'eust

rendu moins capable de respondre a vostre Altesse qui, sans

doute, a desja remarque en moy ce defaut, lors que j'ay eu,

cy-devant, I'honneur de luy parler. »

II vaut done mieux « recevoir ses commandemens par escrit »

que « de les recevoir de bouche », pour etre « veritablement moins

esblouy » et c'est certainement cette crainte de se trouver

devant le « bel objet », comme on disait alors, qui a empeche

Descartes d'accomplir, d^s octobre, sa promesse a PoUot d'aller

faire a sa Princesse « la reverence » et lui offrir ses « tres-humbles

services ». Pourtant il est 1^, a Endegeest, il n'a que le bois de

Wassenaer et celui de La Haye a traverser pour etre a ses

pieds, mais justement parce qu'il est trop proche, qu'elle lui

rendrait sa visite dans un trop modeste chateau," il a peur,

et le fait qu'il la fuit d'abord, est justement signe d'amour.

Cela n'est pas dit dans le Traite des Passions, mais cela est

ecrit de toute 6ternit6 dans le cceur de I'homme.

II y retourne cependant, a LaHaye, maishuit mois apres, au

commencement de mai 1643, et, remarquons-le, a un moment
oil il croit ne point la trouver et oil, en effet, il ne la trouve point

;

k un moment aussi oil il a quitte Endegeest pour Egmond op

de Hoef, lieu sauvage, oil elle n'ira point le chercher. Elisabeth,

n'y voit point malice et, dans la premiere lettre d'elle qui nous

ait 6te gardee, dat6e du 6-16 mai 1643 ^, elle exprime ing6-

1. CEutfre8,t. Ill, p. 664.
2. CBuwres, de Descartes, t. HI, p. 660. > ;
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nument sa deception d' avoir manque cette precieuse visite :

« J' ay appris avec beaucoup de joye et de regret I'intention

que vous avez eu de me voir, passe quelques jours, touchee

egalement de vostre charite de vous vouloir communiquer a

une personne ignorante et indocile et du malheur qui m'a
detourbe une conversation si profitable. »

C'est Regius, interroge par elle et embarrasse pour resoudre

la question de physique qu'elle lui posait, qui I'a renvoyee au

maitre « pour en recevoir la satisfaction requise ». « La honte de

vous montrer, dit-elle, un style si deregle, m'a empesche jus-

qu'icy de vous demander cette faveur par lettre. »

« Mais aujourd'huy M. Palotti [Pollot] ^ m'a donne tant

d' assurance de vostre bonte pour chacun et particulierement

pour moy que j'ay chasse toute autre consideration de I'esprit,

hors celle de m'en prevaloir en vous priant de me dire comment
I'ame de I'homme pent determiner les esprits du corps pour

faire les actions volontaires, n'estant qu'une substance pen-

sante. »

Voila la conversation engagee et portee d'emblee sur le

terrain psychologique et metaphysique ; elle se poursuivra

pendant sept ans et ne s'arretera que par la mort du plus

age des deux interlocuteurs.

La derniere oeuvre de Descartes, le Traite des Passions,

publie en 1649 seulement, en germera et s'y developpera. La
jeune fille, dans sa naivete, emet parfois des phrases qui, lues

par un autre, pourraient se mal comprendre et faire sourire,

car elle parle souvent un langage de femme, mais la pudeur est

de I'essence des amours de I'esprit, qui sont les plus grandes

amours. Au reste ne I'appelle-t-elle pas, elle-meme, le «medecin

de son ame » ; ne sera-t-il pas meme bientot le medecin de son

corps et n'exige-t-elle pas de lui, en commengant, ce serment

d'Hippocrate qui demande a ses disciples le secret, et, des la

premiere lettre, elle signe de cette formule qu'elle variera a

peine et qui est charmante : « Vostre affectionee amie a vous

servir, Elisabeth. »

Elle ecrit en fran^ais, parce que c'est la langue dans laquelle

1. La famille de'ce noble genevois 6tait originaire des valines vaudoises du Pi6-
mont

; c'est pourquoi on trouve souvent son nom sous la forme italienne. Cf.
<Euvres, t. XII, p. 409,
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elle a et6 61ev6e k La Haye ; et, enfant, elle a joue un r61e dans

la Medee de Corneille, k la campagne.

Apr6s avoir dil scs regrets de ne I'avoir pas vue k La Haye,

Descartes la loue de ses reflexions ingenieuses autant que judi-

cieuses et y repond par une dissertation sur I'union de I'^me

et du corps, qu'on pent lire dans cette lettre du 21 mai 1643,

dat^e d'Egmond du Hoef ou bien dans le Traite des Passions.

Nous n'avons ici a retenir que ce qui touche I'histoire de Ren6
Descartes et de la Princesse Palatine. Sur le secret qu'elle lui

demande il lui repond en terminant ^
: « Je ne puis icy trouver

place k I'observation du serment d'Hippocrate qu'elle m'enjoint,

puis qu'elle ne m'a rien communique qui ne merite d'estre

vu et admire de tons les hommes. Seulement puis-je dire,

sur ce sujet, qu'estimant infmiment la vostre que j'ay receiie,

j'en useray comme les avares font de leurs tresors, lesquels ils

•cachent d'autant plus qu'ils les estiment et, en enviant la veiie

au reste du monde, ils mettent leur souverain contentement

a les regarder. Ainsi je seray bien aise de jouir seul du bien de

la voir. »

La lettre de Descartes du 28 juin suivant, revient sur I'union

de I'ame et du corps et contient, apres une confidence sur sa

propre vie intellectuelle, une expression de son admiration

pour la Princesse ^
: « J'ad mire veritablement que, parmy les

affaires et les soins qui ne manquent jamais aux personnes qui

sont ensemble de grand esprit et de grande naissance, elle ait

pA vaquer aux meditations qui sont requises pour bien connoistre

la distinction qui est entre I'ame et le corps. »

C'est pour sonder les limites de cet esprit de femme, qui ne

laisse pas de le deconcerter un pen, que Descartes lui pose le

probleme des trois cercles, mais, tout de suite, il en a regret,

car, au fond, il serait desole de la trouver en defaut : « J'ay

bien du remors, ecrit-il a PoUot, du Hoef, le 21 octobre 1643 ^
de ce que je proposay dernierement la question des 3 cercles

A Me la Princesse de Boheme, car elle est si difficile qu'il me
semble qu'un ange, qui n'auroit point eu d'autres instructions

d'Algebre que celles que St[ampioen] luy auroit donnees *,

1. CEiwres, t. Ill, p. 668.

2. Ibid., p. 693.

3. Ibid., t. IV, p. 26.

4. Raillerie k I'igard de Tadversaire de Wassenaer, voir plus haul, p. 525.

39
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n'en pourroit venir a bout sans miracle. » Aussi devance-t-il sa

reponse : « Madame, Ayant sceii de Monsieur de Pollot que

Vostre Altesse a pris la peine de chercher la question des trois

cercles et qu'elle a trouve le moyen de la soudre, en ne supposant

qu'une quantite inconnue, j'ay pense que mon devoir m'obli-

geoit de mettre icy la raison pourquoy j'en avois propose plu-

sieurs et de quelle fagon je les demesle. » ^ La suite n'est qu'une

demonstration fort compliquee, avec des figures et des formules,

farcie d'x et d'z/ et Ton se demande ou I'amour va se loger,

mais n*est-il pas lui-meme une equation a une et quelquefois

plusieurs inconnues ?

En fmissant, Descartes s'excuse ainsi : « Le reste ne sert

point pour cultiver ou recreer I'esprit, mais seulement pour

exercer la patience de quelque calculateur laborieux. Mesme,

j'ay peur de m'estre rendu icy ennuyeux a Vostre Altesse,

pour ce que je me suis arreste a ecrire des choses qu'elle s^avoit

sans doute mieux que moy et qui sont faciles, mais qui sont

neantmoins les clefs de mon Algebre. »

D'autre part, il a tellement peur de la froisser en la devan-

Qant, qu'il en recrit encore a Pollot, charge de transmettre la

precedente : « Sur ce que vous m'escriviez dernierement de
^me la Princesse de B[oheme}, j'ay pense estre oblige de luy

envoyer la solution de la question qu'elle croit avoir trouvee,

et la raison pourquoy je ne croy pas qu'on en puisse bien venir

a bout, en ne supposant qu'une racine. Ce que je fais neanmoins

avec scrupule, car peut estre qu'elle aimera mieux la chercher

encore, que de voir ce que je luy escris et, si cella est, je vous

prie de ne luy point donner ma lettre si tost. Je n'y ay point

mis la datte. Peut estre aussy qu'elle a bien trouve la solution,

mais qu'elle n'en a pas acheve les calculs, qui sont longs et

ennuyeux et, en ce cas, je seray bien ayse qu'elle voye malettre^

car j'y tache a la dissuader d'y prendre cette peine, qui est

superflue. »

^

EHsabeth a travaille d'arrache-pied et a etabli une solution,

par la methode qu'on lui a enseignee autrefois et dont elle

s'excuse, car elle n'a pas encore fait tous les progres qu'elle

aurait voulu dans la nouvelle algebre cartesienne ^. Le maitre

1. (Euvres, t. IV, p. 38.

2. Ibid., t. IV, p. 43.

3. Ibid., pp. 44-45.
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n*en est pas moins aussi flatt6 que surpris : « La solution qu'il

a plA 6 Vostre Altesse me faire I'honneur de m'envoyer est si

juste qu'il ne s'y peut rien desirer davantage et je n*ay pas

seulement est6 surpris d'estonnement en la voyant, mais je ne

puis m'abstenir d'adj ouster que j'ay est6 aussi ravy de joyc

et ay pris de la vanity de voir que le calcul dont se sert Vostre

Altesse est entierement semblable a celuy que j'ay propos6

dans ma Geometrie. L*experience m'avoit fait connoistre que

la pluspart des esprits qui ont de la facilite k entendre les rai-

sonnemens de la Metaphysique, ne peuvent pas concevoir ceux

de I'Algebre et, reciproquement, que ceux qui comprennent

ais^ment ceux-cy, sont d'ordinaire incapables des autres et je

ne voy que celuy de Vostre Altesse auquel toutes choses sont

^galement faciles. II est vray que j'en avois desja tant de preuves

que je n'en pouvois aucunement douter, mais je craignois seu-

lement que la patience qui est necessaire pour surmonter, au

commencement, les difiicultez du calcul, ne luy manquast,

car c'est une qualite qui est extremement rare aux excellens

espris et aux personnes de grande condition. »
^

Cette fois, la preuve est faite, la mathematicienne, en elle,

vaut la philosophe : c'est bien la confidente que Descartes

vieillissant pouvait rever, et pourtant la jeunesse, le charme et

les questions de celle-ci I'entraineront plutot sur le terrain

des passions, envisagees abstraitement s'entend, que sur celui des

nombres. Telle est aussi la conclusion des rares entrevues k

La Haye, de ces visites prolong^es dont Descartes sort reveur,

fuyant plus que jamais les facheux et emportant, «comme les

avarcs font de leurs tresors », le souvenir de precieuses minutes,

ce que nous fait entrevoir le d6but d'une assez gauche excuse a

Pollot, du 8 avTil 1644 ^
: « La rencontre de quatre ou cinq visages

Francois, .qui descendoyent de chez la Reyne, au mesme moment
que je sortois de chez M« la Princesse de B[oheme] fust cause

que je n'eus pas dernierement I'honneur de vous revoir et que

je m'en alay, sans dire a Dieu. Car, ayant ouy de loin qu'ils

me nommoient et craignant que ces 6veillez ne m'arrestassent

avec leurs discours, a une heure que j'avois envie de dormir, je

me retiray le plus vite qu'il me fut possible et n'eus loisir que

de dire a un de vos gens que je vous souhaitois le bon soir. »

1. (Euvres, t. IV, pp. 45-46.

2. Ibid., p. 106.
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Le depart de Descartes pour la France, a la fin de juin 1644,

espaga beaucoup les lettres, mais 11 avait laisse comme adieu

a la Princesse un aveu public de son admiration, qui est la belle

preface des Principia parus au debut de juillet. Pour Paris

qui, pas plus que la Hollande, ne savait rien de leur echange

de lettres, ce pouvait etre simplement la dedicace banale,

I'oflre grandiloquente d'une oeuvre a une tres lUustre Princesse

dont I'auteur cherche a s'acquerir la protection ou peut-etre

Taumone. Pour Descartes qui, presque seul de son siecle, halt

la flatterie et la servilite de cour, il y a la une etape nouvelle

de sa passion intellectuelle, celle ou Ton eprouve le besoin de

faire partager au monde sa propre veneration. C'est cela qu'il

faut voir dans les nobles lignes ou jamais le latin de Descartes

ne s'est fait plus elegant dans sa sobriete :

« A la Serenissime Princesse Elisabeth,

Fille atnee du Roi Frederic de Boheme,

Comte Palatin et Electeur du Saint Empire Romain.

« Serenissime Princesse,

« J'ai recueilli le plus grand benefice des ecrits que j'ai

publics anterieurement, puisque vous avez daigne les lire et

qu'a leur occasion, admis a I'honneur de vous connaitre, j'ai

reconnu en vous de telles facultes qu'il m'a semble de I'interet

de I'humanite de les proposer en exemple aux siecles futurs. II

ne me conviendrait ni de vous flatter ni d'affirmer quoi que ce

soit qui ne fiit tout-a-fait evident, surtout en tete de ce livre

ou je m'efforcerai de poser les fondements de la verite, et je

sais que votre belle modestie preferera le simple jugement sans

fard du Philosophe aux louanges plus ornees des flatteurs.

C'est pourquoi je n'ecrirai que ce que la raison et I'experience

m'ont fait reconnaitre pour vrai et c'est pourquoi je philoso-

pherai en cette preface de la meme maniere que dans le reste

du livre. » Apres avoir done distingue entre les vraies et les

fausses vertus, Descartes conclut par ce magnifique eloge :

« Ni les distractions de la Cour, ni I'education qui, d'habitude,

condamne les jeunes filles a I'ignorance, n'ont pu vous empecher
de cultiver les arts et les sciences. La haute et incomparable
penetration de votre esprit apparait encore en ceci que vous
avez considere jusqu'au fond les secrets des sciences et qu'en
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tr^s peu de temps, vous les avez connues avec pr^*cision. J'en

ai une prcuve qui m'est propre, c'est que je n'ai trouve jusqu'a

present que vous seule qui ayez parfaitement compris les traites

que j'ai publics.

« A la plupart, memc aux plus intelligents et aux plus savants,

ils semblcnt tr6s obscurs
;
presque tous, s'ils soiit verses en

Metaphysique, out I'horreur de la Geometrie ; s'ils ont au con-

traire cultive la Geometrie, ils ne saisissent pas ce que j'ai

ecrit de la Philosophie premiere ; je ne connais que votre esprit

seul a qui tout soit egalement et parfaitement clair et c'est

done a juste litre que je le nomme incomparable. Et quand je

considere qu'une connaissance aussi variee ct si parfaite de

toute chose ne reside pas dans quelque vieux sage de I'lnde,

qui a passe beaucoup d'annees dans la contemplation, mais

dans une Princesse enfant qui, parla taille et par I'age, rappelle,

plutot qu'une Minerve aux yeux pers ou une Muse, une des

trois Graces, je ne puis m'empecher d'etre ravi en admiration.

« Enfin, ce n'est pas seulement dans le domaine de la con-

naissance, mais dans celui de la volonte que je remarque que

rien de ce qu'exige la sagesse absolue et sublime ne manque a

vos moeurs. Elles unissent a la plus haute majesty, une sorte

de bonte et de mansuetude, en butte aux perpetuelles injures

de la Fortune et pourtant resistant a ses assauts, Et tout cela

m'a tenement attache a votre personne que, non seulement

je crois devoir dedier et consacrer ma Philosophie, qui, aussi

bien, n'est que le culte de la Sagesse, acette sagesse que j'observe

en vous, mais que, plutot qu'au nom de Philosophe j' aspire a

celui du Serviteur le plus d6voue de votre Altesse Serenis-

sime ^.

« Des-Cartes. »

1. CEuvres, t. VIII, 1" partie, pp. 1^4.





CHAPITRE XXIII

UN AMOUR INTELLECTUEL : DESCARTES ET LA PRINCESSE

Elisabeth (suite) (1644-1645)

C'est de cet hommage qu'filisabeth « rend grace » k Descartes,

dans la lettre du l**" aout 1644 ^, adressee a Paris : « Le present

que M. van Bergen ^ m'a fait, de vostre part, m'oblige de vous

en rendre grace et ma conscience m'accuse de ne le pouvoir

faire selon ses merites. » Elle le remercie du « tesmoignage

public » qu'il lui a fait de son amitie et de son approbation, et

qui semblerait avoir ete formule sans son aveu prealable *.

« Les pedants diront que vous estes contraint de bastir une

nouvelle morale pour m'en rendre digne. Mais je la prens pour

une regie de ma vie, ne me sentant qu'au premier degre que vous

y approuvez, le desir d'informer mon entendement et de suivre

le bien qu'il connoit. C'est a cette voionte que je dois Tintelii-

gence de vos oeuvres, qui ne sont obscures qu'a ceux qui les

€xaminent par les principes d'Aristote ou avec fort peu de soin,

comme les plus raisonnables de nos docteurs en ce pais m'ont

avoue qu'ils ne les estudioient point, parce qu'ils sont trop

vieux pour conamencer une nouvelle methode, ayant use la

force du corps et de I'esprit dans la vieilie. »

Etre le guide des jeunes gens, voila qui devait plaire au phi-

losophe vieillissant, a qui cet hommage des nouveaux venus

1. (Eavres, t. TV, pp. 131-132.
2. C'est-^-dire van Surck, devenu seigneur de Bergen.
3. A en juger par la phrase de Descartes, dans une Mtred'aodt 1644,enr^ponsc

aux remerciements de la Princesse (cf. CEuvres, t. IV, p. 136) : « La Javeur que nte
fait vostre Altesse de n 'avoir pas desagreable que j'ayc osi timoigner en pubBc
combien je I'estime et je rhonore est plus grandc et m'oblige plus qu'aucune que
Je pourrois recevoir d'ailleurs et je ne crains pas qu'on m'acuse d'avoir rien change
en la Morale, pour faire entendre mon sentiment sur ce sujet, car ce que j'en ay 6crit

est si veritable et si clair que je m'assure qu'il n'y aura point dlionuue raisoxnable
qui ne I'avoue.

»
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assurait la perpetuation de sa pensee et comme un deuxieme

printemps intellectuel.

Apres deux objections, I'une sur le vif-argent, 1' autre sur les

tourbillons, filisabeth conclut : « Je ne vous represente icy que

les raisons de mes doutes dans vostre livre, celles de mon admi-

ration estant innumerables, comme aussi celles de mon obli-

gation, entre lesquelles je conte encore la bonte que vous avez

eu de m'informer de vos nouvelles et me donner des preceptes

pour la conservation de ma sante. Celles-la m'apportoient beau-

coup de joye par le bon succes de vostre voyage et la continua-

tion du dessein que vous aviez de revenir, et celles-cy beaucoup

de profit, puisque j'en experimente desja la bonte en moy
mesme. » ^ Ces questions de sante et ces entretiens d'hy-

giene vont donner un caractere plus intime et plus personnel

a leurs rapports : toujours une consequence de cette union de

I'ame et du corps discutee dans leurs premieres lettres.

Descartes est reinstalle a Egmond-binnen, au retour de Paris,

en mai 1645. II apprend par Pollot que la Princesse est souf-

frante et il s'inquiete : « Vos dernieres, lui mande-t-il le 18 mai,

m'ont fort oblige de m'apprendre I'indisposition de M^^ la

Princesse de Boh[eme], laquelle m'a tellement touche que je

serois alle a la Haye, tout aussy tost que je I'ay sceiie, sinon

que j'ay veii, a la fm de vostre lettre, qu'elle se portoit beau-

coup mieux qu'elle n'avoit fait auparavant. » ^ Dans la

meme et aussitot apres, il se dit « plus vieux de vingt ans »

qu'il n'etait I'an passe. Y a-t-il correlation entre ces dis-

positions de corps et d'esprit et la longue interruption de son

commerce avec filisabeth ? On ne pent croire quel' air de Paris

ait provoque I'oubli, mais on pent penser que I'eloignentent

lui aura permis de se ressaisir d'une attraction devenue peut-

etre plus forte qu'il ne I'aurait voulu. II a pu, dans 1'atmosphere
raisonnable de sa province, mesurer mieux la distance qu'il y
a d'un gentilhomme a une fdle de reine, d'un homme de quarante-

six ans a une jeune femme de vingt-sept, et c'est pour cela qu'il

se sentirait « plus vieux de vingt ans ». Alors il se terre dans son

« hermitage » et se renferme dans sa « solitude », mais la nouvelle

de la maladie ranime un feu mai convert. C'est pourquoi il

1. (Euvres, t. IV, p. 133
2. Ibid., pp. 204-205.
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rompt le silence, le ISmai 1645 ^ pour assurer la princesse,

a de la part qu'il prend d ses souffrances »

:

Madame,

J'ay este extremement surpris d'aprendre par les lettres

de Monsieur de P[ollot] que V. A. a esl6 longtemps malade

et je veux mal a ma solitude pour ce qu'elle est cause que je

ne I'ay point sceii plutost. 11 est vray que, bien que je sois

tellement retire du monde que je n'aprenne rien du tout de ce

qui s'y passe, toutesfois le zele que j'ay pour le service de Vostre

Altesse ne m'eust pas permis d'estre si longtemps sans s^avoir

I'estat de sa sante, quand j'aurois du aller a la Haye tout expres

pour m'en enquerir, sinon que Monsieur de P[ollot], m' ayant

ecrit fort k la haste, il y a environ deux mois, m'avoit promis de

m'ecrire derechef par le prochain ordinaire, et pour ce qu'il ne

manque jamais de me mander comment se porte Vostre Altesse,

pendant que je n'ay point receu de ses lettres, j'aysupose que

vous estiez tousjours en mesme estat. Mais j'ay apris, par ses

dernieres que Vostre Altesse a eu trois ou quatre semaines

durant, une fievre lente, accompagnee d'une toux seiche et

qu'apres en avoir este delivree pour cinq ou six jours, le mal est

retourne et que, toutesfois, au temps qu'il m'a envoye sa lettre

(laquelle a este pres de quinze jours par les chemins), vostre

Altesse commeuQoit derechef a se porter mieux. »

Puis, un vrai diagnostic d'homme de I'art. Au reste Des-

cartes, qui avait scrute la nature plus que les livres d'Hip-

pocrate et de Galien, en savait bien autant que les Diafoirus

de son temps et autres « grands Saigneurs de la Faculte », comme
il les appelle plaisamment quelque part :

« En quoy je remarque les signes d'un mal si considerable

et neantmoins auquel il me semble que vostre Altesse pent si

certainement remedier que je ne puis m'abstenir de luy en ecrire

mon sentiment, car, bien que je ne sois pas Medecin, I'honneur

que Vostre Altesse me fit, Teste passe, de vouloir s^avoirmon
opinion, touchant une autre indisposition, qu'elle avoit pour

lors, me fait esperer que ma liberte ne luy sera pas desagreable.

»

Une consultation psychologique fait suite k I'examen phy-

siologique et montre I'importance que Descartes attribue k

1. CEuvres, t. IV, p. 200.
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Taction du moral sur le physique. II y est en meme temps

question des malheurs de la Maison de Boheme et c'est pour-

quoi il la faut citer : « La cause la plus ordinaire de la fievre

lente est la tristesse, et I'opiniastrete dela Fortune a persecuter

vostre maison vous donne continuellement des sujets de fas-

cherie, qui sont si publics et si eelatans, qu'il n'est pas besoin

d'user beaucoup de conjectures ny estre fort dans les aflaires,

pour juger que c'est en cela que consiste la principale cause de

vostre indisposition- Et il est a craindre que vous n'en puissiez

€stre du tout delivree, si ce n'est que par la force de vostre

vertu, vous rendiez vostre ame contente, malgre les disgraces

de la Fortune. Je s^ay bien que ce seroit estre imprudent de
vouloir persuader la joye a une personne a qui la Fortune

€nvoye, tons les jours, de nouveaux sujets de deplaisir, et je ne

suis point de ces Philosophes cruels qui veulent que leur sage

soit insensible. Je sgay aussi que vostre Altesse n'est point tant

touchee de ce qui la regarde en son particulier que de ce qui

regarde les interests de sa maison et des personnes qu'elle

affectionne, ce que j'estime comme une vertu la plus aimable

de toutes. Mais il me semble que la difference qui est entre les

plus grandes ames et celles qui sont basses et vuigaires, consiste

principalement en ce que les ames vuigaires se laissent aller

a leurs passions et ne sont heureuses ou malheureuses que selon

que les choses qui leur surviennent sont agreables ou deplai-

santes, au lieu que les autres ont des raisonnemens si forts et

si puissans que, bien qu'elles ayent aussi des passions, et mesme
souvent de plus violentes que celles du commun, leur raison

demeure neantmoins tousjours la maistresse et fait que les afflic-

tions mesme leur servent et contribuent a la parfaite felicite

dont elles jouissent des cette vie. »

^

On dirait que Descartes propose ici en modele a fiiisabeth

une de ces Princesses de Tragedie que le grand Corneille a pn
lui montrer sur la scene ou dans ses livrets et ce ne serait pas
la premiere fois que la poesie aurait devance la philosophic.

On croit entendre, par exemple, PauUne disant a Severe (Po-
lyeude, II, 2) «.

Et sur mes passions ma raison souveraine...
Ma raison, il est vrai, dompte mes sentiments.

1. GEuvres, t. IV, pp. 201-202.
2. Ce quatrieme chef-d'oeuvre avait paru en 1643, deux ans avant la lettre cit6e.
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Ce n'est pas tout k fait une hypoth^se, car Descartes evoque

un peu plus loin les tragedies, sans toutefois nommer Corneille :

« Et comme les Histoires tristes el lamentables^ dit-il, que nous

voyons representer sur un theatre, nousdonnentsouvent autant

de recreation que les gayes, bien qu'elles tirent des larmes dc

nos yeux, ainsi ces plus grandes ames, dont je parle, ont de la

satisfaction en elles-mesmes de toutes les choses qui leur arrivent,

mesme des plus fascheuses et insuportables. Ainsi, ressentant

de la douleur en leur cors, elles s'exercent a la supporter patiem-

ment et cette epreuve qu'elles font de leur force leur est agreable.i*

Descartes invite son heroine a estimer peu la Fortune « au

regard de TEternite » ^ : il n'est pas necessaire de chercher

dans Spinoza le « sub specie aeternitatis », puisqu'il nous est

ici propose.

« Je craindrois que ce stile ne fust ridicule, poursuit-il, si

je m'en servois en ecrivant k quelqu' autre, mais, pour ce que

je considere vostre Altesse comme ayant I'ame la plus noble

et la plus relevee que je connoisse, je croy qu'elle doit aussi

estre la plus heureuse et qu'elle le sera veritablement, pourveii

qu'il luy plaise jetter les yeux sur ce qui est au dessous d'elle

et comparer la valeur des biens qu'elle possede et qui ne luy

s^auroient jamais estre ostez, avec ceux dont la Fortune I'a

d^pouillee et les disgraces dont elle la persecute en la personne

de ses proches. »

^

filisabeth est tres sensible a I'interet que lui temoigne son

ami et elle Ten remercie en ces termes, le 24 mai 1645 * :

« Monsieur Descartes,

f Je vois que les charmes de la vie solitaire ne vous ostent point

les vertus requises a la society. Ces bont^s genereuses que vous

avez pour vos amis et me tesmoignez aux soins que vous

avez de ma sant6, je serois fasch^e qu'ils vous eussent engage

k faire un voyage jusqu'icy, depuis que M. de Palotti m'a dit

que vous jugiez le repos necessaire k vostre conservation. »

Elle apprecie k sa juste valeur la consultation psycho-phy-

siologique : « Je vous asseure que les medecins, qui me virent

tons les jours et examinerent tons les symptomes de mon

1. (EuDres, t IV, p. 202.
2. Jbld., pp. 203-204.
3. Ibid., pp. 207-208.
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mal, n'en ont pas trouve la cause ni ordonne de remedes

si salutaires que vous avez fait de loin. Quand ils auroient est6

assez savants pour se douter de la part que mon esprit avoit

au desordre du corps, je n'aurois point eu la franchise de le

leur avouer. Mais a vous, Monsieur, je le fais sans scrupule,

m'asseurant qu'un recit si naif de mes defauts ne m'ostera

point la part que j'ay en vostre amitie, mais me la confirmera

d'autant plus, puisque vous y verrez qu'elle m'est necessaire. »

Ce qui suit est la plus intime des confidences : « Sachez done

que j'ay le corps imbu d'une grande partie des foiblesses de

mon sexe, qu'il se ressent tres-facilement des afflictions de

Tame et n'a point la force de se remettre avec elle, estant d'un

temperament sujet aux obstructions et demeurant en un air

qui y contribue fort. » II ne faut pas trop se choquer de ce detail

a une epoque oil les affaires intestinales, quand elles concer-

naient une personne royale, etaient affaires d'etat et se « resol-

vaient » parfois en public !

« Aux personnes qui ne peuvent point faire beaucoup d'exer-

cice, continue-t-elle, il ne faut point une longue oppression

de coeur par la tristesse pour opiler la rate et infecter le reste

du corps par ses vapeurs. Je m'imagine que la fievre lente et

la toux seiche, qui ne me quitte pas encore, quoy que la chaleur

de la saison et les promenades que je fais rappellent un peu

mes forces, vient de la. C'est ce qui me fait consentir a I'avis

des medecins de boire, d'icy en un mois, les eauxde Spa(qu'on

fait venir jusqu'icy sans qu'elles se gastent), ayant trouve,

par experience qu'elles chassent les obstructions. Mais je ne

les prendray point avant que j'en sache vostre opinion,

puisque vous avez la bonte de me vouloir guerir le corps avec

I'ame. »

Celle-ci est la plus difficile a soigner, parce qu'elle est

accablee par la misere de ses proches, le spectacle de sa

maison destituee et cette maison n'a pas plus tot pris un peu de

relache qu'un nouveau desastre s'abat sur elle : « Je pense que
si ma vie vous estoit entierement cognue, vous trouveriez plus

estrange qu'un esprit sensible \ comme le mien, s'est conserve

si longtemps, parmi tant de traverses, dans un corps si foible,

sans conseil que celuy de son propre. raisonnement et sans con-

1. C'est presque le sens du xviir^ siecle.
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solation que celle de sa conscience, que vous ne faites les causes

de cette presente maladie. »

^

II y a tant et de si intimes confessions 1^-dedans que Ton

comprend que dans le post-scriptum, £lisabeth demande k

son ami de briiler sa lettre, ce qu'il ne fit point.

Le medecin improvise ne deconseille pas les eaux de Spa

mais preconise, en les prenant, pour qu'elles soient plus efli-

caces, de « delivrer I'esprit de toutes sortes de pensees tristes

et mesme aussi de toutes sortes... de meditations serieuses tou-

chant les sciences et ne s'occuper qu'a imiter ceux qui, en

regardant la verdeur d'un bois, les couleurs d'une fleur, le vol

d'un oyseau et telles choses qui ne requerrent aucune attention,

se persuadent qu'ils ne pensent a rien ».
^

A la confidence d'filisabeth, il repond par cette autre

sur lui-meme : « Estant ne d'une mere qui mourut, peu de

jours apres ma naissance, d'un mal de poumon, cause par

quelques deplaisirs, j'avois herite d'elle une toux seiche et une

couleur pasle que j'ay gardee jusques a I'age de plus de vingt

ans et qui faisoit que tous les Medecins qui m'ont vu avant

ce temps-la me condamnoient a mourir jeune. Mais je croy

que I'inclination que j'ay tousjours eue a regarder les choses

qui se presentoient, du biais qui me les pouvoit rendre le plus

agreables, et a faire que mon principal contentement ne depen-

dist que de moy seul, est cause que cette indisposition, qui

m'estoit comme naturelle, s'est peu a peu entierement passee. »

*

Peut-etre le philosophe accentue-t-il, pour elle, un opti-

misme qui n'est pas tres dans sa nature, afm que les lettres

qu'il lui ecrit, lui servent, comme elle le dira elle-meme, «d'anti-

dote contre la melancolie ». Elle se confie de plus en plus a lui

et elle en dit long cette phrase, ecrite le 22 juin *
: « le bonheur

que je possede dans I'amitie d'une personne de vostre merite

au conseil duquel je puis commettre la conduite de ma vie. »

II est vrai qu'elle aurait besoin de voir plus souvent son medecin

et que jamais la consultation ecrite ne vaudra cette consultation

orale dont les yeux, edt-on dit alors, sont les muets truchemans :

« La malediction de mon sexe m'empesche le contentement que

1. (Euvres, t. IV, p. 209.
2. Ibid., t. IV, p. 220.
3. Ibid., p. 221.
4. Ibid., p. 233.
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me donneroit un voyage vers Egmond pour y apprendre les

verites que vous tirez de vostre nouveau jardin. »^ Que la

phrase a de gr^ce, car sa signification depasse celle d'une allusion

au passage d'Egmond op-de-Hoef a Egmond-binnen, Avec
moins de delicatesse mais non moins de sincerite, Descartes

lui repond : « J'ay bien plus de desir d'aller aprendre a la Haye
quelles sont les vertus des eaux de Spa que de connoistre icy

celle des plantes de mon jardin. y>^ Les lettres qu'il lui ecrit

ne troubleront pas la digestion des dites eaux : « Vous estes au

moins assuree que, si elles [mes lettres] ne vous donnent aucun

sujet de joye, elles ne vous en donneront point aussy de tristesse...

Gar, n'apprenant, en ce desert, aucune chose de ce qui se fait

au resle du monde et n'ayant aucunes pensees plus frequenter

que celles qui, me representant les vertus de vostre Altesse,

me font souhaiter de la voir aussy hureuse et aussy contente

qu'elle merite, je n'ay point d'autre sujet, pour vous entretenir,

que de parler des moyens que la Philosophie nous enseigne

pour acquerir cete souveraine felicite que les ames vulgaires

attendent en vain de la fortune et que nous ne s^aurions

avoir que de nous mesmes. »

*

Ainsi Descartes qui, fondant tout son systeme sur la cer-

titude mathematique, a le plus fait perdre au nom de phi-

losophe son ancien sens d'amateur de sagesse et de profes-

seur de feUcite, en reprend ici la tradition en faveur de sa

chere princesse et lui, qui aime si peu les anciens et meprise

tant I'erudition, se propose de remplir ses lettres, afm qu'elles

« ne soyent pas entierement vuides et inutiles » de considerations

tirees de la lecture du De Vita beata de Sen^que, mais il est si

personnel qu'il ne pourra s'empecher de le refaire, dans sa corres-

pondance de I'ete 1645. On remarquera qu'il ne propose pas

Montaigne, que Pascal, au contraire, citera souvent : c'est parce

qu'il est trop decevant et que le doute cartesien, bien different

de celui de Montaigne, n'est pas un oreiller pour s'y reposer

mais un tremplin pour s'elancer dans les espaces infmis. Ce
n'est pas certes ignorance ou absence de lecture, car Descartes
est beaucoup plus erudit qu'il ne voudrait le paraitre, temoin
sa dissertation sur le souverain bien, selon Zenon, Aristote et

1. CEuvres, t. IV, p. 234.
2. Ibid., p. 238.
3. Ibid. p. 252.
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fipicure, dont il explique parfaitement la doctrine dans sa lettre

du 18 aoilt ^ pour les concilier et arriver a cette conclusion

que « la beatitude ne consiste qu'au contentement de Tesprit »,

ce qui exige de « suivre la vertu, c'est ^ dire d'avoir une volunte

ferme et constante d'executer tout ce que nous jugerons estre

le meilleur et d'employer toute la force de nostre entendement

^ en bien juger. »

Elisabeth a eu le loisir de s'y exercer, car sa naissance et

sa fortune I'ont forcee a employer son jugement de meilleure

heure pour la conduite d'une vie assez penible : « Je vous vou-

drois encore, lui demande-t-elle dans sa lettre du 13 septem-

bre 1645 ^ voir definir les passions pour les bien connoistre ».

Ici est le precieux germe du Traite des Passions, qu'il lui fera

en plusieurs lettres pour la satisfaire et Y « eclaircir », en com-

men^ant par la connaissance de Dieu et la definition de ces

Passions ^ Elle discute, mais elle est heureuse et songe main-

tenant a se conserver pour ce bonheur : « J'ay tousjours este

en une condition qui rendoit ma vie tres inutile aux personnes

que j'aime, mais je cherche sa conservation avec beaucoup

plus de soin, depuis que j'ay le bonheur de vous connoistre,

parce que vous m'avez montre les moyens de vivre plus heureu-

sement que je ne faisois. »
*

Cette accalmie est de courte duree. Sans parler de « la mau-
vaise humeur d'un frere malade », a qui il faut faire prendre

medecine en le divertissant ^ la conversion au catholicisme de

son fr^re fidouard, qui a epouse, en France, Anne de Gonzague,

princesse de Mantoue, cause k la jeune fille de gros soucis.

Cette calviniste s'en ouvre sans crainte a son vieil ami catho-

lique, se plaignant a lui d'une « certaine sorte de gens », qui

sont evidemment les Jesuites. « II faut que je voie une personne

que j'aimois avec autant de tendresse que j'en saurois avoir,

abandonn^e au mepris du monde et a la perte de son ame
(selon ma croyance). Si vous n'aviez pas plus de charite que de

bigoterie, ce seroit une impertinence de vous entretenir de

cette matiere ». * Descartes, ainsi interpelle sur cette apostasie.

1. (Eiivres, t, IV, p. 275.
2. Ibid., p. 289 et 404.
3. Lettre du 6 octobre 1645 et Traits des Passions, au t. XI, pp. 342 et 345.
4. (Euvres, t. IV, p. 324.
5. Ibid., p. 270.
6. Ibid., p. 336.
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repond avec autant de franchise et non sans esprit : « S'ils

[les protestants] considerent qu'ils ne seroient pas de la Religion

dont ils sont, si eux, ou leurs peres ou leurs ayeuls n'avoient

quitte la Romaine, ils n'auront pas sujet de se mocquer ni de

nommer inconstans ceux qui quitent la leur. »

^

Mais bientot un malheur plus grave que celui de la conversion

du Prince Edouard va fondre sur I'infortunee Maison Palatine.

Voici ce que la Princesse ecrit a son ami : « Puis que vostre

voyage est arreste pour le 3«^6/13 de ce mois, il faut que je

vous represente la promesse que vous m'avez faite de quitter

vostre agreable solitude, pour me donner le bonheur de vous

voir, avant que mon partement d'icy m'en fasse perdre I'espe-

xance pour 6 ou 7 mois, qui est le terme le plus esloigne que le

conge dela Reine ma mere, de M. monFrere et le sentiment des

amis de nostre maison ont prescrit a mon absence... » ^ « J'es-

pere que vous me permettez d'emporter celuy [le Traite] des pas-

sions ^ encore qu'il n'a este capable de calmer [celles] que nostre

dernier malheur avoit excite. »

Cherchons le mot de cette enigme : Tallemant des Reaux
va nous le donner.

II y avait alors a La Have comme capitaine-major du regi-

ment de M. de Chastillon un gentilhomme frangais, le sieur

d'Espinay, qui y etait venu pour fuir un passe orageux. Favori

de Gaston d' Orleans, il avait ete chasse par lui en mai 1639,

pour r avoir supplante aupres de sa maitresse Louise ou Loyson
Roger.

« L'Espinay chasse, raconte Tallemant \ s'en alia en Hol-

lande, ou il eut facilement accez chez la reyne de Roheme. Comme
il y entra avec la reputation d'un homme a bonne fortune, il

y fut tout autrement regarde qu'un autre et, dans 1' ambition

de n'en vouloir qu'a des princesses ou a des maistresses de

princes, on dit qu'il cajolla d'abord la mere, et apres, la prin-

cesse Louyse, car les Louyses estoient fatales a ce gargon.

On dit que cette fille devint grosse et qu'elle alia pour accoucher

a Leyde, ou Ton n'en faisoit pas autrement la petite bouche. ^

1 (Euvres, t. IV, p. 352.
2. Ibid., pp. 448-449.
3. Descartes lui en avait remis une ^bauche k La Have, le 7 mars 1646. Cf. ibid.,

p. 404.
4. Hisloriettes, 3* edit., publi^es par Monmerqud et P. Paris. Paris, Techener,

1854, t. II, p. 287-289 ; cite aussi au t. IV des (Euvres de Descartes, p. 451.
5. G'est egalement k Leyde que la duchesse de Rohan cache ce jeune h6ritier pos-
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« La princesse Elisabeth, son aisn^e, qui est une vertueuse

fille, une fille qui a mille belles connoissances et qui est bien

mieux faite qu'elle, ne pouvoit soufFrir que la Reyne, sa mere,

vist de bon ceil un homme qui avoit fait un si grand affront

k leur maison. Elle excita ses freres contre luy, mais TElecteur *

se contenta de luy jetter son chapeau k terre, un jourqu'estant

a la promenade a pie, il s'estoit convert, par ordre de la Reyne,

k cause qu'il pleuvoit un peu. Mais le plus jeune de tons, nomme
Philippe, ressentit plus vivement cette injure et, un soir, proche

du lieu oil Ton se promene a la Have, il attaque I'Espinay,

qui estoit accompagne de deux hommes et luy n'en avoit pas

davantage. II se battirent quelque temps : il survint des gens

qui les separerent. Tout le monde conseilla'^ I'Espinay de se

retirer, mais il n'en voulut jamais rien faire. Enfin, un jour

qu'il avoit disne chez M. de la Tuillerie, ambassadeur de France,

il sortit avec des Loges. *

« Si Ton eust creii que le Prince Philippe eust ose le faire

assassiner en plein jour, on n'eust pas manque de le faire accom-
pagner et il s'en fallut peu que M. de la Vieuville, qui avoit

aussy disn6 chez I'Ambassadeur ne prist le mesme chemin.

II fut done attaque par huit ou dix Anglois, en presence du
prince PhiUppe. Des Loges ne mit point I'espee a la main

;

I'Espinay se defendit le mieux qu'il put, mais il fut perce de tant

de coups que les espees se rencontroient dans son corps. II

voulut tascher a se sauver, mais il tomba ; toutefois, il fit encore

quelque resistance a genoux et enfin, il rendit I'esprit. »

Ce drame, qui passionna non seulement La Haye, mais toute

la Hollande, et dont la boue sanglante eclaboussa jusqu'aux

marches du trdne, s'etait deroule le 20 juin 1646.

Dans son ensemble, le recit de Tallemant, d'ordinaire suspect

a cause de son gout du scandale, est exact. Les rapports entre

L'Espinay et Louise etaient, a La Haye, de notoriete publique,

puisque M™e de Longueville qui passa en Hollande entre le 20 juin

et le 26 juillet, en route pour Munster, et qui frequenta la Cour
de Boheme, a La Haye, du 20 aout au 12 septembre ^ ecrivait

au lendemain de I'assassinat : « J'ay veil la princesse Louyse

thume qu'elle ne montra qu'au bout de quinze ans et qui fut, k I'dpoque, I'occasioil
d'un retentlssant proems.

1. Charles-Louis.
2. Auire Ills de la poitesse M"« des Loges.
3. (Euvres de Descartes, t. IV, pp. 450-451.
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ei je ne croy pias que personne envie a FEspinay la couronne

de son martype. » D'ailleurs la conduite ulterieure de Louise-

Hollandine justifie tous les 30up9pns, car, le 17 decembre 1657,

elle se sauya de La Haye a Paris avec un officier fran^ais, nomme
Laroque, et abjura le 25 Janvier 1658, pour faire ensuite profes-

sion, le 19 septembre 1660, a Maubuisson, dpnt elle devint abbesse

le 14 novembre 1664 1.

Le resident de France, Brasset, il est vrai, plus, prudent, ne

parle point d'elle, dans la lettre datee du lendemain du crime,

21 juin, ou il traite de cette « action qui a despleii a tout le

monde, un des plus honnestes et braves gentilshommes des

troupes frauQoyses ayant este rnalheureusement tue, en plaine

rue, de plusieurs m^ns^ L'on s'estonne que M. le Pr[ince] Phi-

lippe Palatin ayt voulu estre du nombre. JenesQaurpis vous dire

la cause d'un tel rnpuvement, mais ceux qui reverent et pnt a

coeur I'honneur de cette maison, sont desplaisans que F affaire

se soit passee de la sorte. Les Grinds ont des sentimens que tous

ne sont pas capables de cpnaprendre. »

Qu'il en sache plus qu'il n'en dit, c'est ce qu'atteste une autre

missive, du 22, ecrite par le prudent charge d' affaire : « II

y,a beaucoup de choses a dire la dessus que, le papier ne

pent souffrir, ce qui touche les Grands estant tousjours delicat. »

Ppurquoi d' aijlieurs le peuple se serait-il arneute autpur de

la maison et aurait-il menace les princesses, au temoign,age du

menie Brasset : « II en a couste la vie a M. de FEspinay, capi-

taine et major du Regiment de Chastillon, Fun des plus honnestes

gentilhommes frangoys que nous ayons icy. II n'y a point de

valeur qui peust resister seul a dix ou douze espees qui, apres

le malheur d'une cheutte, le percerent de douze coupz, sans

que luy eust le moyen de tirer la sienne. Cela s'estant [fait]

en plaine rue et en plain jour, le peuple s'en seroit esmeli, sans

la prudence du Magistrat, qui mist toute la nuict garde Bour-

geoyse aux environs de la Cour de Bohesme, pour la seurete

<ies Dames, car, pour le Pr[ince], apres le coup faict, il monta
a cheval et tira de longue. »

Le 3 juillet 1646, « fut proclame a son de cloche le Prince

Philippe et ceux de sa suitte qui ont commis cette belle action.

»

La reine de Boheme n'ose plus se promener au « Verhault »

1. N6e le 28 avrU 1622, elle mourut le 11 fdvrier 1709. Cf. ibid., p. 495.
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(Voorhout). « Ce ne sera pas, aux siecles h venir, un petit nota dans

la cronique de HoUande, ecrit toujoursBrasset, apr6s la seconde

proclamation, le 9 juillet, d'y veoyr un fils de roy pressor commc

un autre », mais, brusquement. Ton suspendit les poursuites, ce

dont une dame se montrait « fort estomachee », « adjoustant

qu'au moins la consideration de sa personne ne devoit pas mettrc

a convert un taz de coquins qui avoient si infammement trempe

leurs mains dans le sang d'un pauvre gentilhomme innocent ».
^

La reine de Boheme qui, selon cette mauvaise langue de

Tallemant « estoit bien aise que sa fille [Louise] se divertist »,

entra dans une violente colore contre son fils, lequel menagait,

par cet acte inconsidere, de miner la fortune de sa Maison,

qui pouvait esperer renaitre du traite de Paix qu'on prevoyait

assez proche. « Le bruit courut alors, raconte Baillet \ qu'une

action si noire avoit et6 concertee sur les conseils de la Princesse

Elizabeth. La Reine sa mere, qui prenoit beaucoup de part a

cette affaire, en conceiit tant d'horreur que, sans se donner la

patience d'en examiner le fonds, elle chassa sa fille avec son

fils de chez elle et ne voulut jamais les revoir de sa vie. »

C'est cela le « conge », entendez « ordre », « de la Reine ma
m^re, de M. mon frere et les sentimens des amis de nostre mai-

son », dont parle Elisabeth et qui exigent une absence de six mois,

laquelle se transformera en exil eternel a la Cour de Brande-

bourg.

II est a peine besoin de repousser la calomnie dont Elisabeth

est I'objet. On la devine victime des manoeuvres de Louise,

qu'elle a du souvent blamer de ses desordres et essayer de

ramener a la vertu. C'est ce que semble indiquer une phrase

d'une lettre du 21 fevrier 1647, ou filisabeth se loue d'etre en

Brandebourg « avec des personnes desquels on n'a point sujet

de se mefier. C'est pourquoy, dit-elle, j'ay plus de complaisance

icy que je n'avois a La Haye. » ^ Pauvre lis grandi sur ce terreau

impur, il devait etre emporte et tordu dans I'orage de ces pas-

sions qu'elle ne connaissait jusqu'alors que par le Traite de son

Philosophe.

Lui, ami fidele avant tout, accourt a La Haye au lendemain

1. Extraits tir& de lettrcs in^dites de Brasset, publids par MM. Adam et Tan-
nery au t. IV des (Euores de Descartes, pp. 670-675.

2. Ibid., p. 450, d'aprfis Baillet, Vic de M. Descartes, t. II, p. 234.

3. (Euvres, t. IV, p. 619.
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du crime, sentant bien que la plume ne suffira pas a consoler

tant de misere morale et il vient la reconforter. II y alia encore,

une derniere fois, avant le depart de la Princesse, qui quitta

La Haye, le 15 aout ^ 1646, avec sa sceur Henriette. On causa

lectures, sans doute pour parler d' autre chose, et, distraitement,

filisabeth recommanda a Descartes d'examiner Le Prince de

Machiavel, qu'elle n'avait plus lu depuis six ans et oil peut-etre

elle esperait trouver des remedes a ses malheurs et a ceux

de son cadet Philippe. La Princesse et le Philosophe ne

devaient plus jamais se revoir, mais 1' absence, pour eux, ne

fut pas I'oubli.

1. CEuvres, t. IV, p. 673.
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CHAPITRE XXIV

CORRESPONDANCE AVEC l'eXIL^E (1646-1647) DEUXI^ME
VOYAGE DE DESCARTES EN FRANCE (1647)

La correspondance suppleera a 1' absence, mais elle est plus

malaisee par dela les frontieres, et dans une perpetuelle crainte

des espions, car Elisabeth exilee est 6videmment surveillee.

Aussi Descartes propose-t-il un chifire et tons deux se servent,

en matiere politique, d'un langage figurd. Comme les dames
allaient souvent sous le masque, les lettres vont passer sous le

chiffre. EUes n'en sont que plus intimes et plus cordiales, la

jeune princesse Sophie pretant ses bons offices pour faire tenir

celles de Descartes a la soeur ainee, ce qui donne occasion au

philosophe de comparer la gracieuse messagere a un ange ^.

Elisabeth est arrivee a Berlin, le 17 septembre 1646, apres un

voyage agreable sinon rapide. L'filecteur regnant, son cousin,

Frederic-Guillaume, la soeur de celui-ci, Hedwige-Sophie, qui

deviendra I'eleve d'filisabeth, et enfm leur mere I'filectrice

douairi^re de Brandebourg, filisabeth-Charlotte, comtesse pala-

tine, lui font un excellent accueil dans leur maison, oil la nou-

velle venue a ete ch6rie depuis son enfance et oil tout le monde
conspire a lui faire des caresses, ce qui ne laisse pas de lui imposer

un peu trop de complaisances mondaines, de distractions et de

divertissements *.

Au reste, apr^s les premieres effusions, son bonheur est de

courte duree ; sans parler meme de la separation d'avec son

philosophe, elle se sent dans un milieu lourd, grossier, par-

faitement stranger aux choses de I'esprit et a la pohtesse de

la Cour toute fran^aise de La Haye, que devait evoquer seu-

lement, un peu plus tard, Louise-Henriette de Nassau, fiUe

1. CEuvres, t. IV, pp. 495, 533, 592.
2. Ibid., pp. 522, 525.
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de Frederic-Henri, laquelle epousa, en decembre 1646, Frederic-

Guillaume : « Le peuple d'icy, ecrira la princesse du Rhin

a Descartes, en mai 1647, a une croyance extraordinaire en sa

profession [en celle du medecin] et n'estoit la grande salete

de la commune et de la noblesse, je crois qu'il en auroit moins
besoin que peuple du monde, puisque I'air y est fort pur. J'y

ay aussi plus de sante que je n'avois en Hollande. Mais je ne

voudrois pas y avoir tousjours este, puisqu'il n'y a rien que

mes livres pour m'empescher de devenir stupide au dernier

point. »

^

fividemment, le nom de Descartes fait hausser les epaules

aux junkers et a leurs maitres et ceux-ci doivent sourire des

billevesees latines, historiees de figures et de signes cabalis-

tiques, ou se plonge, des lieures entieres, leur folle cousine Elisa-

beth. II n'y a que le vieux Due de Brunswick qui veuille se les

procurer, pour les faire relier en maroquin et en orner,

sinon son esprit, du moins sa celebre bibliotheque : « II n'y a

personne icy, ecrit Elisabeth le 19 novembre 1646, en reparlant

a Descartes de ses oeuvres, d'assez raisonnable pour les com-
prendre, quoy que je me sois engagee de promesse a ce vieux

due de Brunswick, qui est a Wolfenbuttel, de les luy faire avoir,

pour orner sa bibliotheque. Je ne crois point qu'ils luy servi-

ront pour orner sa cervelle catherreuse, desja toute occupee

du pedantisme. »

^

Les savants prussiens qu'elle voit et qui sont surtout des

medecins, la rebutent : Les « doctes... sont encore plus pedants

et superstitieux qu'aucun de ceux que j'ai connus en Hollande

et cela vient de ce que tout le peuple y est si pauvre que per-

sonne n'y estudie ou raisonne que pour vivre. J' ay eu toutes les

peines du monde a m'exemter les mains des medecins, pour ne

patir de leur ignorance. »
^

II n'y a qu'une exception, un certain docteur Weiss, qui

pourrait etre Alsacien, a en juger par son nom. Cela expliquerait

que, sachant le frangais, il ait lu le Discours de la Methode :

« J'ay rencontre depuis peu, icy, un seul homme qui en avoit

veii quelque chose. C'est un docteur en medecine, nomme
Weis, fort savant aussi. II m'a dit que Bacon luy a premiere-

1. CEuvres, t. V, p. 49.
2. Ibid., t. IV, pp. 580-581.
3. Ibid., p. 579.
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ment rendu suspecte la philosophic d'Aristote et que vostre

methode la luy a fait entierement rejetter et I'a cohvaincu

la circulation du sang, qui d6truit tous les anciens principes de

leur medecine ; c'est pourquoy il avoue d'y avoir consenti 4

regret. Je luy ay presto k cette heure vos Principes, desquels

il m'a promis de me dire ses objections : s'il en trouve et qu'ils

en meriteat la peine, je vous les envoiray, afm que vous puissiez

juger de la capacite de celuy que je trouve estre le plus raison-

nable entre les doctes de ce lieu, puisqu'il est capable de gouster

vostre raisonnement... »

^

La grande consolation est de causer longuement avec Tami
qu'elle ne saurait oubHer : « J'aime mieux paroistre devant

vous avec toutes mes fautes que de yous donner sujet de croire

que j'ay un vice si esloigne de mon naturel comme celuy d'ou-

blier mes amis en 1' absence, principalement une personne que

je ne saurois cesser d'affectionner, sans cesser aussi d'estre

raisonnable, comme vous, Monsieur, a qui je seray toute ma
vie

Vostre tres affectionn^e amie a vous servir

Elisabeth. »

*

De quoi parle-t-on ? .de la politique et du Piince, dont Des-

cartes, avec les restrictions que suggere I'epoque, reprouve

I'immorale brutalite, delajoie interieure imposee par la volonte,

du succes des choses entreprises d'un cceur gai, sous une ins-

piration secrete qu'il assimile au « gimie de Socrate »
', des

eaux de Spa, des pustules dont elle a ete atteinte, de purga-

tifs ou bouillons rafraichissants, des drogues, de la Chymie
qu'il faut eviter *, menus conseils qui pourraient etre ridicules

et qui ne le sont point quand ils temoignent de la plus tendre

soUicitude et du desir du medecin-philosophe de conserver en

belle sante sa chere « patiente ».

Elle et lui se bercent de I'espoir d'un prochain mais incer-

tain revoir : « Si je ne retourne a la Haye, Teste qui vient, comme
je n'en puis respondre, quoy que je n'ay point change de reso-

lution, parce que cela depend en partie de la volonte d'autruy

1. CEuvres, t. IV, pp. 619-620.

2. De Berlin, ce 30 septembre [10 octobre 1646 n. s.j, t. IV, p. 524.

3. Ibid., p. 530.

4. Ibid., p. 590.
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et des affaires publiques. » ^ Elle est done toujours en exil de

par « le conge » de Madame sa m^re. C'est quand il erre dans les

allies du Voorhout ou sur la montagne (!) du Vivier (Vijver-

berg) et qu'il admire, au dela de I'etang aux cygnes, ralternance

des tours rondes, des tours carrees et des pignons a redans,

dont la diversite symbolise si bien I'etrange disparite des insti-

tutions qu'ils abritent, il cherche en vain dans les carrosses

dores les regards de sa princesse perdue : « La satisfaction que

j'aprens que vostre Altesse re^oit au lieu ou elle est, lui ecrit-il,

en mars 1647, fait que je n'ose souhaiter son retour, bien que

j'aye beaucoup de peine a m'en empescher, principalement a

cette heure que je me trouve a la Haye. Et pource que je re-

marque, par vostre lettre du 21 fevrier, qu'on ne vous doit

point attendre icy avant la fin de Teste, je me propose de faire

un voyage en France pour mes affaires particulieres, avec

dessein de revenir vers I'hyver, et je ne partiray point, de deux

mois, affin que je puisse auparavant avoir I'honneur de recevoir

les commandemens de vostre Altesse, lesquels auront tousjours

plus de pouvoir sur moy qu'aucune autre chose qui soit au

monde. »

^

C'est bien la le langage d'un serviteur a sa dame, mais sans

preciosite ni galanterie. Qu'elle ait ete emue de ce souvenir

de La Haye, c'est ce dont temoigne la delicate et nostalgique

reponse du 11 avril 1647 ^
: « Je n'ay point regrette mon absence

de La Haye que depuis que vous me mandez y avoir este et

que je me sens privee de la satisfaction que je soulois avoir

en vostre conversation, pendant le sejour que vous y faisiez ;

il me sembloit que j'en partois toutes les fois plus raisonnable

et, encore que le repos que je trouve icy... surpasse tous les

biens que je puisse avoir ailleurs, il n'approche point de celuy-

la, que je ne me saurois neantmoins promettre en quelques

mois ni en predire le nombre... Ainsi, je puis esperer mais non
pas m'asseurer que j'auray le bonheur de vous revoir, au temps
que vous avez propose vostre retour de France. »

Cependant la science n'est point oubliee et, pour tenir sa

royale eleve au courant, Descartes lui fait parvenir le livre

du disciple infidele Regius, les Fundamenta Physices. La

1. (Euvres, t. IV, p. 619.
2. Ibid., p. 624.
3. Ibid., pp. 628-629.
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conduite de ce dernier n'a pas cess6 d'etre ambigue depuis

que les d^m^les avec Voetius ont pris mauvaise tournure et

qu'il a craint d*y laisser sa place de professeur k Utrecht. II

continue k frequenter le maitre, k lui rendre visite ^ Egmond,
k exploiter, m6me sans discretion, les observations et les travaux

in^dits du philosophe, mais quand, avec une grande franchise,

celui-ci lui conseille, comme k un fr^re \ de ne pas publier

le livre dont Regius-de Roy lui a laisse le manuscrit a I'examen,

le disciple, quittant sa docility de jadis, se r^volte et le donne

k I'impression ^.

« Je vous diray icy ingenuement que je n'estime pas qu'il

(le livre de Regius] merite que vostre Altesse se donne la peine

de le lire. II ne contient rien touchant la Physique, sinon mes
assertions mises en mauvais ordre et sans leurs vrayes preuves,

en sorte qu'elles paroissent paradoxes, et que ce qui est mis au

commencement ne pent estre prouv6 que par ce qui est vers la

fm. » L'eleve a evidemment beaucoup a apprendre encore de

la clarte fran^aise de son maitre.

« II n'y a insere presque rien du tout, continue-t-il ^ qui

soit de luy et peu de choses de ce que je n'ay point fait imprimer,

mais il n'a pas laisse de manquer k ce qu'il me devoit, en ce

que, faisant profession d'amitie avec moy et s^achant bien

que je ne desirois point que ce que j'avois ecrit touchant la

description de 1'animal, fust divulgue, jusques-la que je n'avois

pas voulu luy monstrer et m'en estois excuse sur ce qu'il ne

se pourroit empescher d'en parler a ses disciples, s'il I'avoit

vA, il n'a pas laiss6 de s'en aproprier plusieurs choses et, ayant

trouve moyen d'en avoir copie sans mon sceii, il en a particu-

lierement transcrit tout I'endroit ou je parle du mouvement
des muscles et oil je considere, par exemple, deux des muscles

qui meuvent I'oeil, de quoy il a deux ou trois pages qu'il a repe-

t6es deux fois, de mot a mot, en son livre, tant cela luy a plii.

Et toutesfois, il n'a pas entendu ce qu'il ecrivoit, car il en a

obmis le principal, qui est que les esprits animaux, qui coulent

du cerveau dans les muscles, ne peuvent retourner par les mesmes

1. (Euvruyi. IV, p. 249.
2. L'^change de lettres k ce sujet entre Descartes et Regius se trouve au t. IV,

pp. 239, 241, 248, 254, 256, 497, 514, 517, 566, 627 ; voir aussi Supplement (1913),
aux (Euvres de Descartes, pp. 6 k 14.

3. (Euvres, t. IV, pp. 625-626. Lettre de mars 1647. A rapprocher, la lettre &
Mersenne, ibid., p. 517 et la preface de I'^dition Iraa^aise des Principes.
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conduits par ou ibs viennent, sans laquelle observation tout ce

qu'il ecrit ne vaut rien et pource qu'il n'avoit pas ma figure,

il en a fait une qui monstre clairement son ignorance. On m'a
dit qu'il a encore, a present, un autre livre de Medecine^sousla

presse, 0(1 je m'attens qu'il aura mis tout le reste de mon ecrit,

selon qu'il aura pu le digerer. II en eust pris sans doute beau-

coup d'autres choses, mais j'ay sceii qu'il n'en avoit eu une
copie que lors que son livre s'achevoit d'imprimer.

«, Mais, comme il suit aveuglement ce qu'il croit estre de

mes opinions, en tout ce qui regarde la Physique ou la Medecine,

encore mesme qu'il ne les entende pas, ainsi il y contredit

aveuglement, en tout ce qui regarde la Metaphysique, de

quoy je I'avois prie de n'en rien ecrire, pource que cela ne sert

point a son sujet et que j'estois assure qu'il ne pouvoit en rien

ecrire qui ne fust mal. Mais je n'ay rien obtenu de luy, sinon

que, n'ayant pas dessein de me satisfaire en cela, il ne s'est

plus soucie de me desobliger aussi en autre chose. »

Sans doute, mais il s'agissait d'apaiser le demi-dieu Voetius

a qui il pouvait etre parfaitement indifferent que Regius suivit

la physique de Descartes, pourvu qu'il en refutat la metaphy-
sique 2, Quant a EUsabeth, elle en est indignee. Receptive

comme sont, le plus souvent les eleves-femmes, et ayant voue
a son maitre une espece de culte, elle s'irrite centre le temeraire

qui attente a I'idole : « J'ay eu plus d'envie de voir le livre de

Regius, pour ce qu'il y a mis du vostre que pour ce qui est du
sien... Mais quoy que j'excuserois toutes les autres fantes dudit

Regius, je ne saurois lui pardonner I'ingratitude dont il use

envers vous et le tiens tout a fait lasche, puisque vostre con-

versation ne luy a pu donner d'autres sentiments. »

^

Elle aime bien mieuxles Cogitationes du «bon amy » « Monsieur
de Hogelande » qui, dit Descartes, « a fait tout le contraire de
Regius, en ce que Regius n'a rien ecrit qui ne soit pris de moy
et qui ne soit, avee cela, contre moy, au lieu que 1' autre n'a

rien ecrit qui soit proprement de moy (car je ne croy pas

mesme qu'il ait jamais bien lu mes ecrits) et toutesfois il n'a

rien qui ne soit pour moy, en ce qu'il a suivy les mesmes prin-

cipes. » * *

1. Les Fundamenta Medica, cf. t. IV des (Euvres de Descartes, p. 626, note b.
2. Ibid., pp. 625-627.
3. (Euvres, t. IV, p. 630.
4. Ibid., p. 627. II s'agit de Corn, ab Hogelande, Cogitationes, quibus Dei exis-
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La decq)tion profondd que lu! cause ratlilude d(i Regitis,

qu'il avail tenu pour un ami sincere, les dilficultes toujours

pendantes avec les th^ologiens d' Utrecht, celles qui naissent

alors avec T University de Leydc, la perpetuelle remise du
retour de la Princesse, font que rien n'attache plus Descartes

k la Hollande et qu'il songe plus que jamais du voyage en France.

II s'en explique avec filisabelh, au debut d'une httre envoyee

d'Egmond, le 10 mai 1647 : « Encore que je pourray trouver

des occasions qui me convieronl a demeurer en France, lors

que j'y seray, il n'y en aura toutesfois aucune qui ait la force

de m'empescher que je ne revienne avant I'hyver, pourvii que

la vie et la sante me demeurent, puis que la lettre que j'ay eu

Thonneur de recevoir de vostre Altesse me fait esperer que vous

retournerez k la Haye vers la fin de Teste.

« Mais je puis dire que c'est la principale raison qui me fait

preferer la demeure de ce pais a celle des autres, car, pour le

repos que j'y estois cy-devant venu chercher, je prevoy que

d'oresnavant, je ne I'y pourray avoir si entier que je desirerois,

k cause que, n'ayant pas encore lire toule la satisfaction que
je devois avoir des injures que j'ay receiies a Utrech, je voy
qu'elles en allirenl d'autres el qu'il y a une troupe de Theologiens,

gens d'ecole, qui semblent avoir fait une ligue ensemble

pour tascher a m'oprimer par calomnies... »i Les « personnes

de ce pais... reverent, non pas la probite et la vertu, mais la

barbe, la voix et le sourcil des Theologiens, en sorte que ceux

qui sonl les plus ellrontez et qui S9avent crier le plus haul,

ont icy le plus de pouvoir (comme ordinairement en lous les

6tats populaires) ».
^

S'il ne peul obtenir justice, il medite de se « retirer lout a
fait de ces Provinces », « mais, continue-t-il, pource que toutes

choses se font icy fort lenlemenl, je m' assure qu'il se passera

plus d'un an, avant que cela arrive ».
^

Elisabeth, pour beaucoup de raisons avouees el inavouees,

cherche a le detourner de ce dessein : « II est indigne de vous

de ceder la place a vos ennemis... ; cela paroitroil comme une

tentia, item animae spiritalilas et possibilis cum corpore unio demonstrantur; nee non
brevis historia oeconomiae corporis animalis proponitur atque mechanice expliccUur.

Amsterdam, L. Elzevir, 1646, peUt in-12. L'6nonc6 du titre est bien cart^ien ; aussL
I'ouvrage cst-il d6di6 ^ Descartci.

1. CEuvres, t. V, pp. 15-16.
2. Ibid., p. 17.

3. Ibid.
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•espece de bannissement, qui vous apporteroit plus de preju-

dice que tout ce que Messieurs les theologiens peuvent faire

•contra vous... ». L'argument decisif, ellele reserve, par une vraie

finesse de femme : « Si vous continuez celle [la resolution] de

quitter le pays, je relascherois aussi celle que j'avois prise d'y

retourner, si les interets de ma maison ne m'y rappellent et

attendray plutost icy que Tissue des traites de Munster ou

quelque autre conjoncture me ramene en ma patrie. »

^

N.'ayant done plus rien qui le retienne, Descartes se met en

route, non sans envoyer a la Princesse, le 6 juin 1647 ^, une

derniere pensee, en traversant le lieu de leurs entrevues de jadis:

« Passant par la Haye, pour aller en France, puis que je ne puis

y avoir I'honneur de recevoir vos commandemens et vous faire

la reverence, il me semble que je suis oblige de tracer ces lignes,

afm d' assurer vostre Altesse que mon zele et ma devotion ne

changeront point, encore que je change de terre. »

Parti de la Residence le 7, il est, le 8, a Rotterdam, d'ou il ecrit

a I'abbe Picot ^ chez qui il descendra a Paris, rue Geoffroy-

I'anier, entre la Seine et la rue Saint-Antoine, dans la meme
maison que Madame Scarron de Nandine. C'est la qu'il fait

la preface de I'edition fran^aise de ses Principes, traduits par

ison bote et qui s'acheve d'imprimer. Le 26 juillet, il est en Bre-

tagne, ou il regie ses eternelles affaires de famille et rentre a

Paris en septembre ; il y trouve le P. Mersenne malade, d'une

artere maladroitement coupee par un medecin, au cours d'une

saignee, et Mydorge mort en son ancien Palais des Tournelles,

pres la Place Royale. Ce pauvre bonhomme avait gaspille

€ent mille ecus de son bien a la fabrique des verres de

lunettes, de miroirs ardents et a d'autres experiences phy-

siques et mathematiques, ce dont ses heritiers furent fort

marris. *

Au cours de ce sejour, Descartes regoit du roi, par I'intermediaire

du Cardinal Mazarin, sans autre sollicitation que celle de ses

amis et par lettres patentes du 6 septembre 1647, une pension

de trois mille livres en consideration « de ses grands merites et

de I'utilite que sa Philosophic et les recherches de ses longues

1. CEuvres, t. V, pp. 46-47.
2. Ibid., p 59.
3. Ibid., p. 63.
4. Ibid., p. 67.
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etudes procuroient au genre humain ; comme aussi pour I'aider

k conlinuer ses belles experiences qui requcroient de la d6-

pense ». ^

A ce moment aussi, les 23 et 24 septembre 1647, il ren-

contra a Paris « M. Pascal le jeune », qui avail alors vingt-

quatre ans et ces entrevues ont ete rapportees comme suit

dans une lettre* de la soeur cadette, Jacqueline, k I'ainee, Gil-

berte Perier, 6crite de Paris le mcrcredi 25 septembre :

« J*ay differe k t'ecrire, ma trcs chere soeur, parce que je

voulois te mander tout au long I'entreveue de M*" Descartes

et de mon frere, et je n'eus le loisir, hier, de te dire, que, dimanchfr

au soir, M*^ Habert vint icy, accompagne de M^ de Montigny

de Bretagne, qui me venoit dire, au deffaut de mon frere, qui

etoit a I'Eglise, que M. Descartes, son compatriote et intime

amy, avoit fort temoigne avoir envie de voir mon frere, a cause

de la grande estime qu'il avoit oui faire de M. mon pere et de

lui, et que, pour cet effet, il I'avoit prie de venir voir s'il n'incom-

moderoit pas mon frere, parce qu'il savoit qu'il etoit malade,

en venans ceans le lendemain a 9 heures du matin. Quand
Mr de Montigny me proposa cela, je fus assez empechee de

r6pondre, k cause que je savois qu'il a peine a se contraindre

et a parler, particulierement le matin ; neanmoins, jc ne crils

pas a propos de le refuser, si bien que nous arretames qu'il

viendroit a 10 heures et demie, le lendemain, ce qu'il fit avec-

M^ Habert, M"" de Montigny, un jeune homme de soutane que

je ne connois pas, le fils de M"" de Montigny et deux ou trois

autres petits gar^ons. M"" de Roberval, que mon frere en avoit

averti, s'y trouva et l^, apres quelques civilites, il fut parle

de I'instrument ^ qui fut fort admire, tandis que M. de Roberval

le monlroit. Ensuite, on se mit sur le vuide, et M^ Descartes,

avec un grand serieux, comme on lui comptoit une experience

et qu'on lui demanda ce qu'il croyoit qui fut entre dans la

seringue, dit que c'etoit de la matiere subtile ; sur quoy, mon
frere lui repondit ce qu'il put et M' de Roberval, croyant que

mon frere auroit peine a parler, entreprit avec un peu de chaleur

M*" Descartes, avec civilite pourtant, qui lui repondit avec un

1. D'aprts Baillct, cit^ au t. V, p. 68.
2. Publi^e d'abord par P. Faugdre, Lettres, Opuscules et M^moires de Madame

Pdrier et de Jacqueline, soeurs de Pascal ; Paris, 1845. Cf. (Euvres de Descartes^
t. V, pp. 71-72..

3. La machine arithm^tique inventie par Pascal.
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peu d'aigreur,qu'il parleroit a mon frere tant que Ton voudroit,

parc^ qu'il parloit ayec raison, mais non pas avec lui, qui parloijt

avec preoccupation ; et, la dessus, voyant a sa montre qu'il

€toit midy, il se leva, parce qu'il etoit prie de diner au faux-

bourg Saipt-Gerrnain et M^ de Roberval aussi, si bien que

M"^ Descartes I'emmena dans un carosse, ou ils etoient tous

deux seuls et la, ils se chanterent goguette, mais un peu plus

fort qu'icy, a ce que nous dit M^" de Roberval, qui revint icy,

I'apres dinee. »

II y a tout un petit tableau dans cette lettre. On voit si bien

M. Descartes trainant apres lui une ribambelle d'enfants et

venant voir ce jeune Pascal, dont on lui a parle comme d'un

phenomene extraordinaire et en qui, en eflet, il se reconnait,

tel qu'il etait lui-meme, dans son temps d'Allemagne, a 24 ans

aussi, Seulement, au lieu d'etre en, presence du seul Pascal,

qui est maladii fi^vreux, 51 timide qu'il i^e trouve pas ses mots,

il se heurte a Roberval, un vieil adversaire, lui repond avec

aigr«eur 1, Temmene cependant dans son carrosse, 011 ils s'en-

g.,.Qguettent a qui mieux mieux.

La seconde entrevue, celle du lendemain a huit heures, ne

fut pas moins importante. Malheureusement Jacqueline n'y

assistait pas :, « M^ Descartes venoit icy en partie pour consulter

le m,al de mon, frere, sur quoy.il ne lui dit pourtant pas grand

chose ; seulement, il lui conseilla de se tenir tout le jour au lit,

jusqu'a ce qu'il fut las d'y etre, et de prendre force bouillons,

lis parlerent de bien d'autres choses, car il y fut jusqu'a

1 1 heures. » ^

Quelles autres choses ? Voila ce qu'on voudrait savoir, car

I'une d'elle pent etre celle a laquelle se rapporte la phrase de

la lettre que Descartes ecrira d'Egmond au P. Mersenne le

13 decembre 1647 : « J'avois averti M. Pascal d'experimenter

si le vif-argent montoit aussi haut, lorsqu'on est au-dessus

d'une montagne, que lorsqu'on est tout au bas ; je ne sgay

s'il I'aura fait » ^ et I'on pent voir dans ce conseil I'origine de la

fameuse experience du Puy-de-D6me, bien qu'elle ait ete pre-

1. Sur une autre querelle semblable avec Roberval, chez le P. Mersenne, oil le
professeur du College de France se vanta, k tort, d'avoir ferme la bouche k Des-
cartes, qui 6tait d'ailleurs peu disert et qui refusa de lui r^pondre autrement que
par 6cnt, voir GEuvres de Descartes, t. V, p. 201. Roberval, dit Baillet, lui etait
devenu » formidable par son humeur ».

2. Ibid., p. 73.
3. Ibid., p. 99.
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c6d^e des exp6riences de Pascal h Rouen, invoqu^es dans les

Experiences nouuelles touchanl le vide, dont le permis d'im-

primer est du 8 octobre 1647, les instructions donn^es par Pascal

k son beau-frere P^rier, k Clermont, 6tant du 15 novembre
suivant ; mais ne soulcvons pas ici la question de priority pour

une experience qui, si Ton ose dire, 6tait dans I'air et que Mer-

senne aussi se targue d' avoir con^ue quatre ans auparavant *.

Ce qui interesse Descartes dans la question est que sa theorie

de la negation du vide absolu est mise en cause ; gardons-nous

bien de Ten railler, puisqu'elle correspond exactement a I'hypo-

th^se de I'^ther des physiciens modernes.

1. Cf. (Euvres de Descartes, t. V, p. 100-106, et Charles Adam, Pascal el Descartes,
les experiences du vide. (Revue Philosophique, d^cenibre 1887 et Janvier 1888)

;

.\bel Lefranc, Pascal esl-il un faussaire ? (Extr. du Bull, du Bibliophile, 1907, In-8°).





CHAPITRE XXV

CORRESPONDANCE AVEC l'exil6e (suHc) (1647-1649)

TROISlfeME VOYAGE EN FRANCE (1648)

C'est a la veille de son depart pour la Hollande que Descartes

a vu Pascal ; il y est de retour, des la fin de septembre ^, et il a

«mmene pour s'y distraire, I'abbe Picot, qui semble un peu

remplacer le P. Mersenne, malade, comme confident et mes-

«ager ofTicieux. Picot restera avec lui a Egmond-binnen jusqu'au

mois de Janvier 1648. Brasset ecrit le 14 octobre 1647 : « M. des

Cartes... est repasse en ces quartiers la pour y exercer sa Phi-

losophic cet hiver. C'est un esprit plus digne de la France que

de la Hollande. » ^ Des le 20 novembre, la correspondance avec

£lisabeth reprend ; elle concernera toujours les Passions, mais

une nouvelle personne va desormais y tenir une grande place,

Christine de Suede.

Nous avons deja parle de la Semiramis du Nord et de ses

efforts pour embellir sa Cour de tout ce que la France, alliee

de son pere Gustave-Adolphe, pouvait lui donner de plus poll

€t de plus illustre. Elle tourne aussi les yeux vers la Hollande,

non seulement a cause de ses savants, dont elle attire les fils,

Isaac Vossius et Nicolas Heinsius, mais encore parce qu'elle

olTre une pepiniere de Frangais illustres deja transplantes et

par consequent plus aptes ^ I'etre, une fois de plus, vers un climat

plus different du leur et plus rigoureux. Comme la Hollande

etait I'entrepot de nos vins pour I'exportation vers les pays

de la Hanse, elle devient ainsi « etape » de nos grands esprits.

Mais quel rapport y a-t-il entre Christine et filisabcth ?

Celui-ci: c'est que Descartes accueille avec d'autant plus d'em-

pressement toute marque d'interet ou de bienveillance de la

reine de Suede, transmise par notre ambassadeur Chanut, qu'il

1. (Euvres, t. V, p. 80,
2. Ibid.

41
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espere en tirer parti pour son amie et la maison Palatine :

« J'ay receli depuis deux jours, ecrivait-il deja a Elisabeth,

le 6 juin 1647 \ une lettre de Suede de Monsieur le Resident

de France [son nouvel ami Chanut] qui est la, ou il me
propose une question de la part de la Reyne, a laquelle il m'a

fait connoistre en luy monstrant ma reponse a une autre lettre

qu'il m'avoit cy-devant envoyee. Et la fagon dont il decrit

cette Reyne, avec les discours qu'il raporte d'elle, me la font

tellement estimer qu'il me semble que vous seriez dignes de la

conversation I'une de 1' autre et qu'il y en a si peu, aureste du

monde, qui en soient dignes qu'il ne seroit pas mal-aise a vostre

Altesse de lier une fort etroite amitie avec elle, et qu' outre le

contentement d'esprit que vous en auriez, cela pourroit estre

a desirer pour diverses considerations,. , Je tascheray tousjours

d'y mettre [dans mes lettres] quelque chose qui luy donne sujet

de souhaitter 1' amitie de vostre Altesse, si ce n'est que vous

me le deffendiez. »

II y a plus : «La Reine ayant pste a Upsale, ouest 1'Academic

du pais, elle avoit voulu entendre une harangue du Professeur

en I'eloquence [Freinshemius]... et... elle luy avoit donne,

pour son sujet, a discourir du Souverain Bien de cette vie ;

mais... apres avoir ouy cette harangue, elle avoit dit que ces

gens-la ne faisoient qu'efleurer les matieres et qu'ijl en faudroit

s^avoir mon opinion. » ^ Christine charge Chanut de I'obtenir

de Descartes. Celui-ci ecrit une lettre a la Reine sur ce sujet,

qu'il connait bien pour 1' avoir traite avec £iisabeth, et, afin

de completer ses explications, il envoie a I'ambassadeur les

lettres qu'il a ecrites a sa Princesse sur le De Vita beata de

Seneque et dont il a conserve les brouillons. Peu delicat et

d'un gentilhomme de lettres plutot que d'un gentilhomme.

II n'en semble pas tres confus, car il dit ingenument a filisa-

beth, le 20 novembre 1647 ^ : « Ces ecrits que j'envoye a M. Chanut

sont les lettres que j'ay eu I'honneur d'ecrire a vostre Altesse

touchant le livre de Seneque De Vita beata, jusques a la moitie

de la sixieme, ou, apres avoir defmy les Passions en general,

je mets que je trouve de la difficulte a les denombrer. En suite

dequoy, je luy envoye aussi le petit Traitte des Passions, lequel

1. CEuvres, t. V, pp. 59 a 60.

2. Ibid., p. 89. .

3. Ibid., p. 90,
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j'ay eu assez de peine a faire transcrire sur un brouillon fort

confus que j'en avois gard6. »

^

Aveu plus candide encore : « Je luy matide que je ne le

prie point de presenter d'abord ces 6crits A la Reyne, pouroe

que j'aurois peur de ne pas garder assez le respect que je dois ^ sa

Majeste, si je luy envoyois des lettres que j'ay faites pour une

autre... » II laisse done a Chanut toute latitude pour reveler

ou cacher le nom de la destinataire. Le but est toujours,

directement ou indirectement, un rapprochement entre Chris-

tine et £lisabeth ^. Celle-ci, tr^s attachee aux interets de sa

maison, en favorise I'id^e ; elle songe meme a accompagner en

Suede, au milieu de I'ete 1648, Marie-fileonore de Brandebourg,

veuve de Gustave-Adolphe et mere de Christine, mais le projet

n'aboutit pas, au grand chagrin de la Princesse Palatine ^.

Elle en parle, en langage conventionnel, dans sa lettre a Des-

cartes, datee de Crossen en Silesie, le 30 juin 1648, et adressee

a Paris oil il se trouve a nouveau depuis la mi-mai, cette

fois dans une chambre garnie, du cote des Theatins, avec

un cabinet d'etude et une garde-robe pour coucher son

valet. *

II avait done realise ce troisieme voyage en France, dont

il avait deja parle a fihsabeth, au mois de Janvier precedent ^

et qui etait provoque, taut par ses affaires domestiques que par

le nouveau titre de pension que le roi lui a fait parvenir. 11

dit a ce propos, dans une lettre a Chanut, datee d'Egmond,

31 mars 1649 :

«

« Au reste, il semble que la fortune est jalouse de ce que je

n'ay jamais rien voulu attendre d'elle et que j'ay tasche de

conduire ma vie en telle sorte qu'elle n'eust sur moy aucun

pouvoir, car elle ne manque jamais de me desobhger, si-tost

qu'elle eh pent avoir quelque occasion. Je I'ay ^prouve en tous

les trois voyages que j'ay faits en France, depuis que je suis

1. Descartes avait done, comme tous les grands 6crivains, des brouillons confus
sur lesquels il se refaisait souvent. Les autographes que nous avons conserves sent
des copies faites par lui sur ses minutes.

2. On pourra s'^tonner de ce qu'il ne soit pas souvent question d'Elisabeth dans
les lettres k Christine et k Chanut. Descartes s'en explique k la Princesse dans la

mfime lettre du 20 novenibre 1647. II craint que Clianut n'ose parler d'elle k la
reine, ne sachant I'accueil qui lui serait fait.

3. Cf. (Euvres, t. V, pp. 195-197 et lettres DXXII et DXXVI.
4. Ibid., p. 140.
5. Ibid., p. 113.
6. Ibid., pp. 328-329.
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retire en ce pays, mais particulierement au dernier, qui m'avoit

este commande comme de la part du Roy.

« Et, pour me convier a le faire, on m'avoit envoye des lettres

en parchemin et fort bien scellees, qui contenoient des eloges

plus grands que je n'en meritois et le don d'une pension assez

honneste. Et de plus, par des lettres particulieres de ceux qui

m'envoyoient celles du Roy, on me promettoit beaucoup plus

que cela, si-tost que je serois arrive.

'« Mais, lors que j'ay este la, les troubles, inopinement sur-

venus, ont fait qu'au lieu de voir quelques effets de ce qu'on

m'avoit promis, j'ay trouve qu'on avoit fait payer par I'un de

mes proches les expeditions des lettres qu'on m'avoit envoyees

et que je luy en devois rendre F argent, en sorte qu'il semble

que je n'estois alle a Paris que pour acheter un parchemin, le

plus cher et le plus inutile qui ait jamais este entre mes mains.

« Je me soucie neantmoins fort pen de cela
;
je ne I'aurois

attribue qu'a la fascheuse rencontre des affaires publiques et

n'eusse pas laisse d'estre satisfait, si j'eusse vu que mon voyage

eust pu servir de quelque chose a ceux qui m'avoient appclle.

Mais ce qui m'a le plus degoute, c'est qu'aucun d'eux n'a temoi-

gne vouloir connoistre autre chose de moy que mon visage,

en sorte que j'ay sujet de croire qu'ils me vouloient seulement

avoir en France, comme un Elephant ou une Panther'^, a cause

de la rarete et non point pour y estre utile a quelque chose. »

Descartes formule encore a I'egard de la capitale un reproche

plus grave, parce qu'il touche a I'activite mentale meme :

« Mais je vous prie d'en attribuer la faute, ecrit-il a Chanut, de

Paris, en mai 1648 \ a I'air de Paris, plutost qu'a mon inclina-

tion : car je croy vous avoir deja dit autrefois que cet air me
dispose a concevoir des chymeres, au lieu de pensees de Philo-

sophe. J'y voy tant d'autres personnes qui se trompent en leurs

opinions et en leurs calculs, qu'il me semble que c'est une maladie

universelle. L'innocence du desert d'ou je viens me plaisoit

beaucoup davantage et je ne croy pas que je puisse m'empescher
d'y retourner dans pen de temps. »

Au reste, il tombe a Paris en pleine Fronde parlementaire,

rArret d'Union entre le Parlement, la Chambre des Comptes,
la Cour des Aides et le Grand Conseil etant du 13 mai. II rend

1. (Euvres, t. V, p. 183.
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comple de ces 6v6nements k sa fiddle confidente * : « Le Parlement,

joint avec les autrcs Cours souveraines, s' assemble maintenant,

tous les jours, pour deliberer touchant quelques ordres qu'ils

pretendent devoir estre mis au manimcnt des finances et cela

se fait a present avec la permission de la Reine ^ en sorte qu'il

y a de I'apparence que 1' affaire tirera de longue, mais il est

mal-aise de juger ce qui en reiissira. On dit qu'ils se proposent

de trouver de I'argent suffisamment pour continuer la guerre

et entretenir de grandes armees, sans pour cela fouler le peuple
;

s'ils prennent ce biais, je me persuade que ce sera le moyen de

venir en fin k une paix generale. Mais, en attendant que cela

soit, j'eusse bien fait de me tenir au pais ou la paix est desja. »

Les Hollandais avaient, en effet, abandonnant leur vieille

alliee de cinquante ans, la France, conclu avec I'Espagne une

paix separee, parle Traite de Munster, signe le 30 Janvier 1648 *,

au grand desespoir de notre Resident Brasset, qui ecrit melan-

coliquement a Descartes, le 7 fevrier, a propos de Chanut :

« II a du moins le plaisir d'estre en lieu oil 11 ne veoid que des

sentimens unanimes pour une fermete d'union avec la France.

Nous ne pouvons pas dire le mesme icy. » *

Descartes, d'apres la phrase que nous avons citee, semble

s'etre laisse influencer par le pacifisme de ses amis hollandais

plus que par les sentiments fermes de notre Resident a La Haye
qui lui ecrit fierement, toujours le 7 fevrier 1648, et au lende-

main de la secession neerlandaise : « Dieu mercy, nous sommes
en posture, en France, de continuer la guerre, si la durete de nos

ennemiz nous y oblige. »

^

« Si ces orages ne se dissipent bien-tost, continue Descartes

dans la meme lettre a la Princesse Elisabeth, fin juin 1648, je

me propose de retourner vers Egmond dans six semaines ou

deux mois et de m'y arrester jusques a ce que le ciel de France

1. (Euvres, t. V, p. 198.

2. Anne d'Autriche.
3. Cf. Waddington, La Ripublique des Provinces-Unies, t. II, p. 174.
4. (Euvres de Descartes, t. V, p. 122. La suite est int^ressante aussi : « J'espere

neantnioins qu'enfin un mal qui ne corroinpt toute la masse de I'Estat se rendra
remediable », ce qui est une allusion aux sentiments belliqueux et francophiles du
jeune prince Guillaume II, qui a succid^ k son p6re Fr^d^ric-Henri, raort le 14 mars
1647. II fera, sous I'lnfluence peut-fitre de ses conseillers et amis fran9ais, le

singulier coup d'Etat de 1650, cette entreprise sur Amsterdam, dont il est cmestion
au d^but du roman intitule M^moires de Hollande, attribu^ k tort k M"" de La Fayette
et qui, selon M. Waddington, est de du Buisson (cf. Bulletin du Bibliophile, 1898,
p. 268) |communiqu6 par M. Fransen]. Brasset itait un homme clairvoyant et
consciencieux.

5. (Euvres, t. V, p. 122.



646 DESCARTES EN HOLLANDE

soit plus serain. Cependant, me tenant comme je fais, un pied

en un pays et 1' autre en un autre, je trouve ma condition tres

heureuse en ce qu'elle est libre. »

^

II semble meme en vouloir a ses amis de 1' avoir fait venir

en un moment si trouble et il se sert, en en parlant plus tard a

Chanut 2, d'une comparaison bien amusante : « Je les ay con-

siderez comme des amis qui m'avoient convie a disner chez eux

et, lors que j'y suis arrive, j'ay trouve que leur cuisine estoit

eri desordre et leur marmite renversee ; c'est pourquoy, je m'en

suis revenu, sans dire un mot, afm de n'augmenter point leur

fascherie. Mais cette rencontre m'a enseigne a n'entreprendre

jamais plus aucun voyage sur des promesses, quoy qu'elles

soient ecrites en parchemin. »

Elisabeth y voit la main de Dieu et, au fond, ayant plus

souci de son ami que des interets de la France, il ne lui

deplait pas que ces « desordres inopines » conservent la liberte

du philosophe, en le for^ant a retourner en Hollande, sans cela

la Cour la lui eut ravie, quelque soin qu'il eiit pris pour s'y

opposer 3 « et pour moy, conclut-elle, vraie femme, toujours

plus attachee au particulier qu'au general, j'en re^ois le plaisir

de pouvoir esperer le bonheur de vous revoir en Hollande ou
ailleurs. » Ailleurs, c'est en Suede sans doute, ou elle pense encore

aller et le retrouver a la Cour de Christine, mais cet espoir,

nous I'avons vu, fut de courte duree *.

Apres I'arrestation des Parlementaires, la Journee des Bar-

ricades met Descartes en fuite. Le mot n'est pas trop fort, car

il laissait son vieil ami Mersenne a 1' article de la mort ; il passe

a Boulogne le 1^^ septembre, a I'heure ou le Minime rend I'ame,

arrive a Rotterdam, visite Hogelande a Leyde, est a Ams-
terdam le 6, et, trois jours apres, seretrouve dans son Egmond-
binnen ^

: « Bien que rien ne m' attache en ce lieu, ecrira-t-il a

Chanut, le 26 fevrier 1649, sinon que je n'en connois point

d' autre ou je puisse estre mieux, je me voy neantmoins en grand

hazard d'y passer le rest© de mes jours, car j'ay peur que nos

orages de France ne soient pas si-tost appaisez et je deviens,

de jour a autre, plus paresseux, en sorte qu'il seroit difficile

1. CEuvres, t. V, p. 198.
2. IMd., p. 292.
3. Ibid., pp. 209-210.
4. Ibid., p. 226.
5. Ibid., pp. 228-229.
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que je pusse derechef me rcsoudre k souffrir I'incoramodite

d'un voyage. » ^ Pourtant, le momeiil n'est pas cloigne oil il

va en enlreprendre uii plus difficile, qui sera le prelude du

dernier, lequel, pour un vrai philosophe, n'est pas difficile du
tout.

A Elisabeth il ecrit, des le retour A Egraond : « Pour moy,

graces k Dieu, j'ay achev6 celuy [le voyage] qu'on m'avoit

oblige de faire en France et je ne suis pas marri d'y estre alle,

mais je suis encore plus aise d'en estre revcnu. Je n'y ay veil

personnc dont il m'ait semble que la condition fust digne d'envie

et ceux qui y paroissent avec le plus d'eclat m'ont semble

estre les plus dignes de pitie. Je n'y pouvois aller en un tems

plus avantageux pour me faire bien reconnoistre la felidte

de la vie tranquille et retiree, et la richesse des plus mediocres

fortunes. « ^

C'est ainsi qu'il cherche a consoler son amie de ses malheurs

k elle, du silence blessant de Christine, qui ne repond pas aux

lettres qu'elle lui ecrit et de la demi-satisfaction que les Traites

de Westphalie ont donnee a son frere Charles-Louis, en lui

rendant seulement une partie de ses Iitats hereditaires, le Bas-

Palatinat, livrant, par contre, le Haut-Palatinat avec la dignite

electorale au due de Baviere. Charles-Louis hesite a accepter,

mais Descartes avise Elisabeth de le lui conseiller. C'est une

vraie consultation politique que la lettre du 22 fe\Tier 1649',

et assez rare chez Descartes, generalement indifferent a ces

problemes, pour justifier une citation un pen ample, qu'on

croirait d'hier :

« J'ay tousjours este en peine, depuis la conclusion de cette

paix, de n'aprendre point que Monsieur I'Electeur vostre frere

I'eust acceptee... Je puis seulement dire en general, que, lors

qu'il est question de la restitution d'un Estat occupe ou dispute

par d'autres qui ont les forces en main, il me semble que ceux

qui n'ont que I'equite et le droit des gens qui plaide pour eux,

ne doivent jamais faire leur conte d'obtenir toutes leurs preten-

sions et qu'ils ont bien plus de sujet de s^avoir gre k ceux qui

leur en font rendre quelque partie, taut petite qu'elle soit,

1. Ibid., p. 293. Notoos que c'est pendant ce s^jour it Paris en 1648 qu'eut Ueu
la reconciliation de Descartes et de Gassend (cf. ibid., p. 199), et la rencontre
avec le grand Amauld (cf. ibid., p. 184-194).

2. Ibid., p. 232.
3. (Euvres, t. V, pp. 284-285.
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que de vouloir du mal a ceux qui leur retiennent le reste. Et
encore qu'on ne puisse trouver mauvais qu'ils disputent leur

droit le plus qu'ils peuvent, pendant que ceux qui ont la force

en deliberent, je croy que, lors que les conclusions sont arrestees,

la prudence les oblige a temoigner qu'ils en sont contens, encore

qu'ils ne le fussent pas et a remercier non seulement ceux qui

leur font rendre quelque chose, mais aussi ceux qui ne leur

ostent pas tout, afin d'acquerir, par ce moyen, 1'amitie des uns
et' des autres, ou du moins d'eviter leur haine, car cela pent

beaucoup servir, par apres, pour se maintenir.

« Outre qu'il reste encore un long chemin pour venir des

promesses jusqu'a I'effet et que si ceux qui ont la force s'a-

cordent seuls, il leur est aise de trouver des raisons pour par-

tager entr'eux ce que, peut-estre, ils n'avoient voulu rendre

a un tiers que par jalousie les uns des autres et pour empescher

que celuy qui s'enrichiroit de ses depouilles ne fust trop puissant.

La moindre partie du Palatinat vaut mieux que tout 1'Empire
des Tartares ou des Moscovites et, apres deux ou trois annees

de paix, le sejour en sera aussi agreable que celuy d'aucun

autre endroit de la terre. »

La suite redevient toute personnelle : « Pour moy, qui ne

suis attache a la demeure d'aucun lieu, je ne ferois aucune

difficulte de changer ^ ces Provinces ou mesme la France pour

ce pays-la, si j'y pouvois trouver un repos aussi assure, encore

qu' aucune autre raison que la beaute du pais ne m'y fist aller,

mais il n'y a point de sejour au monde, si rude ny si incommode,
auquel je ne m'estimasse heureux de passer le reste de mes
jours, si vostre Altesse y estoit et que je fusse capable de luy

rendre quelque service, pour ce que je suis entierement et sans

aucune reserve, etc. » Ce ne sont point la formules de poli-

tesse destinees a amener une de ces finales que I'ingeniosite

du style epistolaire de I'ancien regime varie a miracle.

Vers ce moment, Descartes revolt par I'ambassadeur Chanut,

I'invitation de la reine Christine a venir en Suede. « II y a

environ un mois que j'ay eu I'honneur, dit le philosophe

a Elisabeth, a la fin de mars 1649 2, d'ecrire a vostre Altesse

et de luy mander que j'avois receii quelques lettres de

Suede. Je viens d'en recevoir derechef, par lesquelles je suis

1. C'est-k-dire dchanger, quitter.
' 2. CEuvres, t. V, pp. 330-331.
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convie, de la part de la Reyne, d'y faire un voyage, k ce printemps,

afin de pouvoir revenir avant Thyver. Mais j'ay r^pondu de

telle sorte que, bien que je ne refuse pas d'y aller, je croy neant-

moins que je ne partiray point d'icy que vers le milieu de I'est^.

J'ay demande ce delay pour plusieurs considerations et parti-

culierement afin que je puisse avoir I'honneur de recevoir les

commandemens de V[otre] A[ltesse] avant que de partir...

Je fais mon conte de passer I'hyver en ce pays-la et de n'en

revenir que I'annee prochaine. II est a croire que la paix sera,

pour lors, en toute I'Allemagne et, si mes desirs sont accomplis,

je prendray au retour mon chemin par le lieu oil vous serez... »

II I'assure dans la meme lettre qu'il fera tout pour rendre

service a elle et aux siens et aflirme qu'elle a autant de pouvoir

sur lui que s'il avait ete toute sa vie son « domestique ».
^

Ce n'est pas qu'il n'ait quelque hesitation qu'il confie plai-

samment a Brasset ^
: « Pour la promenade a laquelle on m'a

fait I'honneur de m'inviter, si elle estoit aussi courte que celle

de vostre logis jusques au bois de la Haye, j'y serois bientost

resolu ; la longueur du chemin merite bien qu'on prenne quelque

temps pour deliberer avant que de I'entreprendre » ; et, une
autre fois, plus serieusement *

: « J'avoue qu'un homme qui est

n6 dans les jardins de la Touraine et qui est maintenant en

une terre, oil, s'il n'y a pas tant de miel qu'en celle que Dieu

avoit promise aux Israelites, il est croyable qu'il y a plus de
laict, ne peut pas si facilement se resoudre a la quitter pour

aller vivre au pays des ours, entre des rochers et des glaces.

Toutesfois a cause que ce mesme pays est aussi habite par des

hommes, et que la Reyne qui leur commande a, toute seule,

plus de sgavoir, plus d'intelligence et plus de raison que tous

les doctes des Cloistres et des Colleges, que la fertilite des pais

oil j'ay vecu a produits, je me persuade que la beaute du lieu

n'est pas necessaire pour la sagesse, et que les hommes ne sont

pas semblables aux arbres, qu'on observe ne croistre pas si

bien, lors que la terre oil ils sont transplantez est plus maigre

que celle oil ils avoient este semez. »

Elisabeth a aussi peur de ce voyage, mais il lui ecrit en

1. C'est-^-dire, s'il avait appartenu k sa maison ; La Bruydre ^tait < domes*
tique » des Cond^.

2. (Eiivres, t. V, p. 332.
3. Ibid., pp. 349 a 350 ; i Brasset, d'Egmond, 23 avril 1649.
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juin ^ : « Puisque vostre Altesse desire s^avoir quelle est ma
resolution touchant le voyage de Suede, je luy diray que je

persiste dans le dessein d'y aller, en cas que la Reyne continue

a temoigner qu'elle veut que j'y aille et M. Chanut, nostre

R[esident] en ce pais-la, estant passe icy, il y a huit jours 2,

pour alkr en France, m'a parle si avantageusement de cett«

merveilleuse Heine que le chemin ne me semble plus si long

ny si fascheux qu'il faisoit auparavant. »

Le l^r septembre, il part, laissant a Louis Elzevier le manus-

crit du petit Traite des Passions qui est le meilleur fruit de

cette longue correspondance de sept ans entre un mathema-
ticien philosophe et une princesse lettree.

II lui ecri\dt encore a son arrivee en Suede, de Stockholm,

le 9 octobre 1649, pour lui faire « connoistre que le changement

d'air et de pais » ne pouvaient rien diminuer de sa devotion et

de son zele ^. La Heine, qu'il a trouvee aussi pleine de douceur

et de bonte que de generosite et de majeste, lui a demande
des nouvelles de la Princesse et, continue-t-il, « remarquant ia

force de son esprit, je n'ay pas craint que cela luy donnast

aucune jalousie, comme je m' assure aussi que V[ostre] A[ltesse]

n'en sgauroit avoir de ce que je luy ecris librement mes senti-

mens de cette Heine ». Est-ce que 1' atmosphere de Cour por-

terait notre Descartes a la fatuite ?

Elisabeth, d'ailleurs, le rassure le 4 decembre*: «Ne croyez

pas toutefois qu'une description si avantageuse me donne

matiere de jalousie, mais plutost de m'estimer un peu plus

que je ne faisois avant, qu'elle m'a fait avoir I'idee d'une per-

sonne si accomplie, qui alTranchit nostre sexe de I'imputation

d'imbecilite et de foiblesse que MM. les pedants lui souloient

donner. »

A la fm de la lettre de Descartes, du 9 octobre, a laquelle

repond celle-ci, on lit cette phrase ^
: « Apres tout neantm^^ins,

encore que j'aye une tres-grande veneration pour sa Majeste,

je ne croy pas que rien soit capable de me retenir en ce pais

plus long-temps que jusques a Teste prochain, mais je ne puis

absolument repondre de I'avenir. » Phrase fatidique, inspiree,

1. CEuvres, t. V, pp. 359-360.
2. Probablement un peu avant son arrivee a La Have (28 mai).
3. CEuvres, t. V, p. 429.
4. Ibid., pp. 451-452. .

5. Ibid., pp. 430-431.
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peut-6tre, par cette voix int6rieure quMl avail prec6demment
assimilee au « genie de Socrate » et qui dcvait (^tre la dcriiidre

pens6e adress6e k la Princesse.

Ce sont SOS propres lettres qu'elle allait recevoir en fevrier 1650,

de Chanut, li6es en paquels, jaunies et fl6tries, avec cet

aspect triste des choses qui ne sont plus.

« Entre ses papiers, lui 6crit Chanut le 19 fevrier i, done
huit jours apr^s la fin, il s'est rencontre quantite de lettres que

Vostre Altesse Royalle luy a fait I'honneur de luy escrire, qu'il

tenoit bien precieuses, quelques unes estant soigneusement

serrees avec ses plus importans papiers... Je ne doute point,

Madame, qu'il ne fust avantageux a vostre reputation que

Ton connust que vous avez eu des entretiens serieux et s^avans

avec le plus habile homme qui ayt vescu depuis plusieurs siecles

et j'ay sceii, de Monsieur Descartes mesme, que vos lettres

estoient si plaines de lumiere et d'esprit qu'il ne vous pent

estre que glorieux qu'elles soient veiies. Et neantmoins, j'ay

pense qu'il estoit de mon respect envers Vostre Altesse Royale

et de ma fidelite envers mon amy defunct, de n'en lire aucune,

et ne permettre pas qu'elles tombent entre les mains de qui

que ce soit, que par I'ordre et la permission de Vostre Altesse

Royalle. »

Chanut insiste en vain pour obtenir cette permission de publier

les « precieuses » epitres, au moins celles sur le Souverain Bien.

filisabeth ne voulut rien livrer ni rien donner au vulgaire

des tresors qui, pendant sept ans, lui avaient 6te prodigues.

EUe demande seulement si, sur le point de s'eteindre, cette

noble intelligence n'a pas briile encore pour elle d'un supreme
6clat. « Je crois, Madame, repond Chanut ^ que s'il eust pense,

le jour precedent, estre si proche de sa fin, ayant encore la

parolle libre, il m'eust recommande plusieurs choses de ses der-

nieres volontez et m'eust, en particulier, ordonne de faire s^avoir

k vostre Altesse Royale, qu'il mouroit dans le mesme respect

qu'il a eu pour Elle, pendant sa vie, et qu'il m'a souvent tes-

moigne par des paroles plaines de reverence et d'admiration. »

1. CEuvres, t. V, p. 471.
2. Ibid., p. 474.





CHAPITRE XXVI

DESCARTES ET l'universit6 de leyde (1647-1648)

L'histoire de Descartes et d'filisabeth nous a conduits, un

peu pr^maturement, autour de la fin : revenons maintenant

en arriere, pour raconter les demeles de Descartes avec

rUniversite de Leyde. lis rappellent, de tr^s pr^s, ceux

d'Utrecht, et par I'identite des injures et par la qualite de leurs

auteurs et par la nature des repliques.

II faut cependant s'y arreter un peu, parce que la publication

recente, en 1918, du tome III des Bronnen der Leidsche Uniuer-

siteii \ permet de renouveler la matiere et c'est la qu'on trou-

vera, avec les originaux des lettres de Descartes, les reponses

de ses adversaires et les deliberations des autorites academiques

et consulaires.

Nous avons 6tudie, au livre II, chapitre XV, la naissance

du Cart^sianisme a I'Universite de Leyde, en parlant du pro-

fesseur fran^ais du Ban, qui I'y avait introduit le premier et

qui avait bataille pour I'y faire admettre. II est etonnant que

Descartes ne parle jamais de lui et pourtant il a dd le con-

naitre. Toutes proportions gardees, cet ancien professeur de la

Fleche joue, k Leyde, le meme rdle que Reneri a Utrecht. II est

I'annonciateur de la v6rite nouvelle, mais, semblable a Regius

la-bas, Heereboord est ici I'apotre et faillit etre le martyr.

Ce dernier avait enseigne, nous I'avons vu, aux cotes de du
Ban, dte 1641, et il avait 6t6 adjoint a la commission qui,

le 8 aoilt de cette annee-la ^ s'etait prononcee pour Aristote.

II semble s'etre refuse a signer le document, a moins qu'il n'y

ait pas ete invite, n'etant qu' « extraordinarius ».

La nomination de Revius, le pasteur de Deventer, qui prete

1. Cf. plus haut p. 144, n. 2.

2. Bronnen Leidsche Universileit, t. II, pp. 331* h 333* et 260-261.
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serment, le 6 Janvier 1642, comme directeur du College Theo-

logique hollandais ^ et le fait qu'on lui adjoint, le 9 fevrier sui-

vant 2, comme sous-directeur, Heereboord, qu'il dit, rageusement,

ne point connaitre, est deja le germe du conflit futur. Ce maitre

n'a rien de plus presse que de remettre en honneur les positions

et soutenances de theses, et il n'est pas besoin de dire qu'elles

concernent la philosophic fran^aise nouvelle, car il est a I'affut

des idees qu'elle apporte et Gassend le passionne ^, mais surtout

Destcartes.

La premiere allusion que celui-ci y fait, est dans une lettre

a Pollot, ecrite d'Egmond op de Hoef, le 8 Janvier 1644* :

« Je viens de lire les Theses d'un Professeur en Philosophie

de Leyde, qui s'y declare plus ouvertement pour moy et me
cite avec beaucoup plus d'eloges que n'a jamais fait M^deRoy.
II a fait cella sans mon conseil et sans mon sceii, car mesme
il y a trois semaines qu'elles sont imprimees et je ne les receiis

que hier ^. Mais elles fascheront fort mes ennemis, car il y a

quelque temps que ce mesme, en ayant fait d'autres, de formis

substantialibus, ou il sembloit estre pour Aristote, et toutefois

en effet il estoit pour moy, a ce qu'on m'a dit, car je ne les ay

point veiies, Voetius luy escrivit aussytost, pour luy congratuler

et I'exhorter a continuer. On me mande aussy qu'il y en a un

a Groningue ^ qui veut estre de mon coste. Ces choses la ne

me touchent gueres, mais ce sont des coups d'Estat pour mon
adversaire qui, je croy, ne dort pas si bien que moy. »

Le 26 fevrier, il mande a Wilhem '
: « II y avoit trois semaines

que les theses de Leyde avoient este disputees, avant que j'en

eusse ouy parler. Ainsy on ne peut dire que j'y aye rien con-

tribue et mesme, si I'autheur m'eust demande conseil, je 1' eusse

prie de ne me point nommer, ainsy que j'ay fait depuis, a 1'occa-

sion de quelques autres theses qu'il prepare. Mais, je ne puis

nier pourtant que, en cete rencontre, je n'aye este bien ayse

que quelqu'un ce soit trouve a Leyde, qui a monstre publique-

ment qu'il n'est pas de I'opinion de ceux d'Utrecht et, pour

1. Bronnen Leidsche Universiteit, t. II, p. 261.
2. Ibid., p. 267.
3. II semble avoir admir^ chez lui, moins le fond que la forme et la dialectique.

Cf. CEuvres de Descartes, t. IV, p. 62.
4. Ibid, pp. 77-78.
5. Elles n'ont pu etre retrouvdes jusqu'^ present.
6. Tobie d'Andrd ; voir plus haut, p 577, n. 1.
7. CEuvres, t. IV, p. 98.
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mesme raison, je souffriray tres volontiers qu'il y en ait encore

quelque autre u Groningue de mesme humeur, ainsy que les

letres que vous m'avez fait la faveur de me communiquer nous

aprenent. »

Descartes n'est done nuUcmcnt indifferent a ce qui se passe

dans les Universit^s hoUandaises ni a la position qu'elles adoptent

^ regard de sa philosophic. Un de ses agents d'observation semble

etre « un Francois, qui tient des colleges * a Leyde et cherche

k estre Professeur » *. Ce doit etre ce Joh. Bottesius (Jean

Botte) de Granville, ancien Professeur de Philosophic et de

Theologie dans I'Ordre des Dominicains ^ moine defroque et

converti au protestantisme, singuliere relation pour un bon

catholique. Qu'en cut dit Baillet ?

Les vrais incidents cependant, ne surgirent qu'en 1647, a

Toccasion des theses annoncees par le Professeur de Theologie

Triglandius et que devait soutenir un ancien capucin De
blasphemia Cartesii. Annoncees pour le 27 mars, elles furent

renvoyees au 6 avril \ et c'est sur elles que Descartes demande
des details a Heereboord, dans une lettre ecrite d'Egmond, le

19 avril 1647.

Un nouvel adversaire de Heereboord, « ordinarius », depuis

le 24 mai 1644 ^ avait surgi en la personne de I'Ecossais

Adam Stuart, ancien professeur a Sedan, dont nous avons

egalement parle au livre II et a qui on avait donne le pas sur.

lui, quoiqu'il n'eut ete nomme que le 22 aout *.

Quelques exemples donneront une idee de la nature de ces

theses. Le candidat Biman, re^u maitre es-arts le 18 septem-

bre 1646 ', avait soutenu « que le doute est le fondement de la

certitude philosophique », proposition qui souleva les protes-

tations de Triglandius aupres du Senat, lequel decida, le meme
jour, qu'il fallait s'elTorcer, conformement a I'avis des Cura-

teurs, de s'en tenir, dans I'enseignement, a la philosopliie peri-

pateticienne.

1. Void Descartes coupable d'un «batarvisme > ou d'un latinisme ; « college » pour
• coors ».

2. GEuvres, t. IV, p. 300.
3. Cf. plus haut, p. 337 et Bronnen Leidsche Universileil, t. II, pp. 279 et 303.
4. Bronnen Leidsche Universileil, t. Ill, p. 2*, donnent le 6 avril, tandis que

MM. Adam et Tannery, au t. IV des (Euvres, p. 631, indiquent le 16. II n'y en a pas
trace dans les Bronnen, niais il peut s'agir de soutenanccs au College de Theologie ou
d'exerclces.

5. Bronnen Leidsche Universileil, t. II, p. 286.
6. Ibid., p. 287.
7. Ibid., p. 302.
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Cela n'empecha pas Heereboord, le 17 Janvier 1647, de pro-

noncer un discours De Libertate philosophandi i, qui est presque

un manifeste du cartesianisme : « II faut renoncer, dit-il, a

toutes ces idoles de notre esprit, il faut en arracher ces opinions

precon^ues, ces prejuges et apporter a I'etude de la Philosophie

une ame vierge, comme est celle du nouveau-ne, dans laquelle

rien n'est peint, modele ni ecrit, mais dans laquelle tout pent

s'ecrire, se n^odeler, se peindre. Telle a ete la voie suivie et le

sentier foule par Aristote et les plus illustres esprits de tous les

siecles et de toutes les nations, comme elle est de nos jours

la route de cet incomparable genie, maitre unique de la verite

surgissant des tenebres et de la servitude, Rene des Cartes.

Si nous avons appris a refuser notre assentiment aux affirma-

tions douteuses et a liberer notre esprit de tous prejuges, c'est

grace a ce demi-dieu par qui, enfm, cette inestimable liberte

de. I'esprit et du jugement nous a ete rendue et restituee. »

Suit alors une prosopopee a Rene Descartes : « Salut, 6 le

plus grand des philosophes, gardien, sauveur et vengeur de la

Verite, de la Philosophie, de la Liberte de pensee. »

Meme en faisant la part du latin et de I'exageration que com-

porte la rhetorique universitaire d' alors, il reste un assez bel

eloge et qui montre quelle passion Descartes suscite chez ses

disciples hollandais, professeurs et etudiants. Ceux-ci, plus

bouillants, comme il convient a leur age, sinon a leur nation,

allaient parfois jusqu'aux arguments frappants et, un jour, le

7 fevrier 1648, ils preterent a Descartes, contre le vieil Aristote,

le secours de leurs poings de vingt ans ^.

Cette fois, ce sont done les fameuses theses que Triglandius

fit soutenir par son moine defroque, le 6 avril 1647, qui mirent

le feu aux poudres. Trigland y affirmait incidemment que c'etait

un blaspheme de poser ou de supposer, comme I'avait fait Des-

cartes, « Dieu imposteur ou trompeur ». Heereboord interrompt

et proteste aupres du president et du repondant, qui avoua
n' avoir jamais lu les Meditationes ^. Un tumulte eclate et on

leve la seance. £lisabeth, a qui on a rapporte la chose, ecrit a

son philosophe : « Ceux qui ont dispute pour vous, ne furent

1. Heereboord (Adrien), Melelemata Philosopbica, Amsterdam, 1665, cit^s au
t. IV des CEuvres de Descartes, p. 634.

2. Bronnen Leidsche Universileit, t. Ill, p. 10.
3. Cf. CEuvres, t. V, p. 12.
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point vaincus par raison, mais contraints de se taire par le

tumulte qui s'excita en I'Academie » ^ Descartes apprend, de

son cdt6, tout cela et, soucieux de ne rien laisser passer qui pAt
le faire considerer comme un ath^e, il- envoie une lettre aux
Curateurs, qu'il faut lire d^sormais, d'apr^s I'autographe, au
tome III des Bronnen ^. Elle est 6crite en latin, naturellement,

et est dat^e d'Egmond, 4 mai 1647.

II s'y indigne d'avoir ^te publiquement et personnellement

accuse, dans les theses du premier professeur de theologie,

du plus odieux et du plus grave de tous les crimes, celui de blas-

pheme. S'il n'a pas encore repondu par une epitre ouverte,

c'est par egard pour une Universite qu'il honore et ou il compte
d'excellents et illustres amis.

II y a un trimestre, c'6tait une attaque de Revius, directeur

du College Theologique, dans des disputes contre les Medita-

tions, dont il « deflore la chastete )\ De these en these, la calomnie

Ta croissant : dans la premiere, on ne parle que de contradictions,

dans la seconde, de faux-temoignage, dans la troisieme, de

pelagianisme et dans la quatrieme seulement, Descartes est

nommement d^signe comme coupable de ces crimes.

Mais tout cela n'est qu'un prelude qui se joue au College

theologique. II faut que 1' Universite suive en acceptant le

septieme corollaire, cite plus haut, sur le Dieu imposteur. La
soutenance avait ete fixee att 27 mars ; elle est remise au 6 avril,

a la suite de la protestation du professeur Heereboord, qui avertit

le candidat de la faussete de ses imputations, sur quoi celui-ci

se refugie derriere Revius et Trigland, qui pretend en vain

avoir redige la majeure, mais non la mineure oil Descartes est

nomme. Ce qui n'empeche pas celle-ci de venir en discussion.

< Comme le Repondant m'attaquait, raconte Descartes, moi
et mes Meditations, a grand renfort de gestes d'histrion, et que
le President [Trigland], en vociferant, condamnait ma meta-
physique comme horrible, impie et blasphematoire, deux jeunes

geas^^res erudits ' et ensuite Heereboord, ^ qui je dois beaucoup

1. (EuvKS, t. v. p. 46.
2. Pieces justificatives, pp. 1* i 6*.

3. Ce doivent dtre liornius ct de Raey. Sorbiire dit de de Raey, dans une
lettre ^crite le 20 f^vrier 1657 (cf. (Euvres de Descartes, t. V, p. 49) : * Depuis
cette brouillerie de Regius avec Monsieur Descartes, je vis venir k Leyden un
joune homme, estudiant en medecine, nomm^ Raei, qui fit quelques lemons
privies, environ I'an quarante sept, pour expliquer les nouvelles opinions, aus-
quelks s'attacha aussi Heereboord, pour contrarier un peu le bonhominc Stuart,
professeur Escossois, son Collegue... »

42
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de reconnaissance, prirent la defense de I'innocence et de la

verite et prodiguerent les plus serieux avertissements. Mais,

bien que j'aie eu d'excellents defenseurs, je demande s'il est

juste que j'aie ete traine, absent, sans avoir ete prevenu et

dans I'ignorance de ce qui se tramait, devant le tribunal inqui-

sitorial de votre premier professeur de theologie, pour qu'il me
represente comme convaincu du plus execrable de tous les

crimes et me proclame a haute voix, horrible, impie et blasphe-

mateur. Qu'on n'argue pas de la « liberte academique », quand il

s'agit d'une calomnie si evidente, si premeditee, si atroce, qui

n'est tolerable en aucun lieu et surtout de la part d'hommes

dont la parole a tant de poids en ces Provinces.

»

Le passage sur lequel se fonde I'adversaire est dans cette

hypothese que formule Descartes d'un Dieu, un instant suppose

mahn genie, mettant son Industrie a tromper I'homme et qu'il

n'a imaginee que pour mieux refuter les athees et les scep-

tiques. Apres avoir raconte en details la discussion qui suit,

il evoque 1' affaire d'Utrecht, le jugement de Groningue condam-

nant Schoockius et Voetius et termine en reclamant satis-

faction du Regent du College Theologique, Revius, et du premier

professeur de theologie, Triglandius.

Se rappelant ce qui s'est passe a Utrecht, Descartes prie,

dans un post-scriptum \ les Curateurs de ne pas confier le

jugement de 1' affaire aux Theologiens, parce que, « vivant aux

Pays-Bas dans I'espoir d'y jouir de la liberte de religion », il

n'a pas a se soumettre a leurs appreciations, ensuite, parce

que ses ouvrages ne touchent jamais aux controverses reli-

gieuses, enfin, parce qu'il ne s'agit que d'une abominable et

calomnieuse accusation personnelle de blaspheme articulee

contre lui par le premier professeur de theologie.

Aussitot la lettre de Descartes regue, les Curateurs en deli-

berent et la publication des Sources de I'histoire de L'Universite

de Leyde nous permet d'assister a leur discussion, dont nous

avons le compte rendu en hollandais et qui eut lieu le 20 mai

1647 2. On decachette et on lit en seance une missive latine

1. L'autographe public dans les Bronnen Leidsche Universiteit, au t. Ill, p. 5*,

montre que ce post-scriptum n'est pas une nouvelle lettre s6par6e, comme I'ont cru
les savants 6diteurs de Descartes (Cf. (Euvres, t. V, pp. 22-23.)

2. Bronnen Leidsche Universiteit, t. Ill, pp. 4^6. Cf. aussi J. A, Cramer, Abraham
Heidanus en zijn Cartesianisme, Utrecht, 1889, mais les sources n'y sont pas exacte-
ment cities.
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ifecrite le 4, d'Egmont, par un d^nommd des Cartes (van ecnen

genaemt des Cartes). Nous ne sommes plus k I'epoque des

Douza et des van Hout, qui se seraient exprim^s plus poliment

et avec plus de connaissance. II s'y plaint de I'injure qui lui a

^t6 faite par certaines Theses, ou il est accuse de blaspheme et

d'atheisme, et il demande satisfaction. Apr^s deliberation, on

decide de mander le Recteur Spanheim, Revius, Heercboord

^t le Professeur de Philosophic [Stuart]. L'avis de Frederic

Spanheim, qui est Suisse et pr^fdre rester neutre *, est que
les professeurs, soient invites ^ ne plus faire mention de la

nouvelle philosophic dans Icurs disputes ^. A Revius, les

Curateurs font observer qu'ils ont trouve etrange qu'un certain

des Cartes soit pris a partie nominativement dans des theses

defendues sous sa presidence a lui, Revius ^

Quant k Heercboord, qui comparait ensuite, I'honorable

assemblee s'etonne qu'il ait pris parti dans une dispute publique

•en quaUte d'opposant, en faveur de I'insolite opinion de des

Cartes (de vrcmde opinie van des Cartes). II repond qu'il s'est

borne a preciser que celui-ci n'avait jamais eu les id6es

qu'on lui pretait.

Le dirccteur et son sous-directeur sortis, on les fait rcntrer,

apres deliberation, ct on leur communique que I'Assemblee des

Curateurs a decide d'inviter Professeurs et Regents a s'abstenir

d'imprimer le nom de Descartes dans les positions de theses,

ou de se servir de son nom ou de ses opinions dans les disputes

orales, et a s'en taire absolument ; que le « Sous-R6gent »

[Heercboord] aura a se tenir dans les Hmites de la philosophic

aristotelicienne rcQue en cette Universite, sous peine de se voir

I'objet de mesures de rigueur.

Heercboord ayant fait observer que le Professeur Adam
Stuart avait afTiche des theses contre la philosophic cartesienne,

on fait comparaitre egalement celui-ci et on lui fait part des

decisions prises, le priant d'amender ses theses en consequence.

1. « M' Spanheim a, des le commencement, declare vouloir estre neutre »(lettre de
Descartes k W'ilhem, au t. V, p. 33).

2. Bronnen Leidsche Universileit, t. Ill, p. 5 : « meyncnde den meergenoemden
Rector voor sijn advys, dat den Professoren bchoort belast te werden voortaen jn
disputationibus gcen mentie nicer noch pro noch contra te maken van dc nleuwe
philosophie van Cartesius. »

3. Bronnen Leidsche Universileit, t. Ill, p. 5 : « dat dese vergaderinge vremt vindt
dat, in swkere gedruclvte Theses, onder sijn presidio gedefcndeert, eenen des Cartes
nominatim wert aengctast, waervan men de redcjicn wcl soude begeeren te vers-
taen ». _ ,
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Les Curateurs decident enfin de communiquer a Descartes

Fiiiterdiction signifiee aux Recteur, Proiesseurs de theologie

et de philosophie de cette Universite, ainsi qii'aux Regents du

College Theologique, de faire desormais aucune mention de son

nom ou de sa philosophie, ni pour la defendre ni pour I'attaquer,

esperant qu'il s'en tiendra satisfait et lui demandant de s'abs-

tenir, de son cote, de donner lieu a de nouvelles difficultes.

Le Pensionnaire Wevelichoven met tout cela en son plus

beau latin S en accentuant la priere de se taire adressee au

philosophe.

Au re^u de la missive, Descartes se jette sur sa plume ^ pour

repondre aux Curateurs, leur demandant si vraiment il les a

bien compris. Quoi ! il serait permis a des theologiens de 1' ac-

cuser publiquement d' avoir ecrit que I'idee de notre libre

arbitre est plus grande que I'idee de Dieu ou que notre libre

arbitre est plus puissant que Dieu
;
qu'il tenait Dieu pour un

imposteur et un trompeur, et lui nc pourrait les accuser publi-

quement de calomnie. « Je ne trouve pas dans vos lettres, con-

tinue-t-il, I'ombre d'une satisfaction. »

Le silence n'est pas ce qu'il demande. II n'a jamais pu soup-

Conner qu'aucune de ses opinions fut si abominable qu'il ne

fut pas permis d'en parler. « II n'y a que les scelerats d'entre les

scelerats qu'il faille appeler « innommables », parce qu'il est

honteux de les nommer ». « Vos professeurs, crie-t-il aux Cura-

teurs dans son indignation, me tiennent-ils done pour tel ?

Je ne puis croire que ce soit le sens de votre lettre et je prefere

penser que je I'ai mal comprise. »

« Ma requete, poursuit-il, n'a pas d' autre but que de forcer

vos deux Theologiens a retirer leurs atroces et inexcusables

calomnies. Notez que ce n'est pas une question de doctrine,

mais de fait. Remarquez qu'il m'est parfaitement indifferent

qu'on parle ou qu'on ne parle pas de moi dans votre Universite,

mais j'estime qu'on ne pent expulser d'aucun lieu mes opinions-

(au nombre desquelles je compte toute verite reconnue), sans

en chasser la verite elle-meme et qu'il me semble qu'on ne

peut interdire a ceux qui pensent du bien d'un homme de le-

dire. »
^

1. Bronnen Leid'sche Universiteit, t. Ill, p. 6*.

2. CEuvres, t. V, p. 42 : « La r^ponse que j'y ai faite a I'heure mcsmc.

»

3. Bronnen Leidsche Universiteit, t. Ill, pp. 6* a 8*.
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Celte ^loquente ^pitre latine est du 26 mai 1647 ; elle fut

lue en stance du Conseil des Curateurs le 26 aoAt, mais il ne fut

pris aucune decision a son endroit, quoique, dans la m^me seance,

il ait et6 interdit ^ David Stuart, lequel aspirait sans doute a

jouer, k regard de son p^re, le m^me rdle que le jeune Paul

Voet k regard de Gisbert, de presider des disputes, et ils aug-

mentent de 100 florins le traitement de Heereboord ^.

Cependant Descartes lance feu et flammes : « L'inlention de

€es gens-la, ecrit-il a Elisabeth, le 10 mai 1647 \ parlant des

th6ologiens de Leyde, en m' accusant d'un si grand crime

€omme est le blaspheme, n'estoit pas moindre que de tascher

^ faire condamner mes opinions comme tres-pernicieuses, pre-

mierement par quelque Synode, ou ils seroient les plus forts, et

ensuite de tascher aussi k me faire faire des affronts par les

Magistrats qui croyent en eux...». « Les Th^ologiens... veulent

«stre juges, c'est a dire me mettre icy en une inquisition plus

severe que ne fut jamais celle d'Espagne et me rendre I'adver-

saire de leur Religion. »

De sa lettre aux Curateurs, il n'attend d'autre satisfaction

« que quelques emplastres qui, n'ostant point la cause du mai,

ne serviront qu'^ le rendre plus long et plus importun ». II songe

meme a leur quitter la place, s'il ne pent obtenir gain de cause

ni a Leyde ni a Utrecht. Provisoirement il renonce a demander
I'appui de I'Ambassadeur de France, mais, bientdt, il se decide

a « faire jouer » ce qu'il appelle « le grand ressort » ' et il 6crit,

le 12 mai, k Servien, done avant m^me d'avoir connu la decision

des Curateurs, qui est du 20.

Le poste de La Haye est alors sans titulaire, mais au-dessus

du charge d'affaires, Brasset, il y a, a I'ambassade, Servien,

notre plenipotentiaire de Munster, arrive de 1^-bas, le7 Janvier,

pour empecher les Hollandais de faire une paix separ^e. II lui

est profondement indifferent, sans doute, que deux theologastres

en « us » aient traite de blasphemateur son compatriote Ren6
Descartes, mais celui-ci prend la chose k coeur :

« C'est ce qui m*oblige k vous suppher d'interc^der pour moy
aupr^s de M. le Prince d'Orange * a ce qu'il luy plaise, comme

1. Bronnen Leidsche Universiteit, t. Ill, p. 6.

2. CEuvres, t. V, pp. 16-18.

3. Ibid., p. 27.
4. Guillaume II oul a succ^d^ comme nous I'avons vu, k son pire Fridiric-Hcnri,

mort Ic 14 mars 1647.
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chef de rUniversite de Leyde aussi-bien que des armies de ce

Pais, d'ordonner que Mess, les Curateurs me fassent avoir la

satisfaction du passe et empechent que leurs Theologiens n'en-

treprennent de se rendre mes juges a Tavenir ; car je suis assure

qu'ils n'approuveront pas qu'apres tant de sang que les Francois

ont repandu pour les aider a chasser d'icy 1' Inquisition d'Es-

pagne, un Francois, qui a aussi porte autrefois les armes pour

la meme cause \ soit aujourd'huy soumis a 1' Inquisition des

Ministres de HoUande. »

^

Le meme jour ^ ou il repond a 1' arret de silence qu'ont rendu

les Curiateurs, il exhale sa fureur a un correspondant inconnu,

peut-etre, de Wilhem : « Au reste, ce n'est point que je desire

{|u'on parle de moy en leur Academic ; je voudrois qu'il n'y

eust aucun pedant en toute la terre qui sceust mon nom et si,

entre leurs Professeurs, il se trouve des chahiians, qui n'en

puissent suporter la lumiere, je veux bien que, pour favoriser

leur foiblesse, ils mettent ordre, en particulier, que ceux qui

jugent bien de moy ne le temoignent point en public par des

louanges excessives *. Je n'en ay jamais recherche ny desire

de telles ; au contraire, je les ay tousjours evitees ou empeschees,

autant qu'il a este en mon pouvoir.

« Mais de deffendre pubhquement qu'on ne parle de moy, ny
en bien ny en mal, et, qui plus est, de m'ecrire qu'on a fait cette

defense et vouloir que je cesse de maintenir les opinions que

j'ay, comme si elles avoient este bien et legitimement impugnees

par leurs Professeurs, c'est vouloir que je me retracte apres

avoir ecrit la verite, au lieu que j'attendois qu'on fi[s]t retracter

ceux qui ont menti en me calomniant et, au lieu de me rendre

la justice que j'ay demandee, ordonner centre moy tout le pis

qui puisse estre imagine. »

Les respectables « chahuans » de I'Universite, qui ne se con-

tentaient pas de fuir la lumiere, mais la voulaient mettre sous

le boisseau, continuerent leur campagne contre Heereboord.

Les soutenances reprennent de plus belle ; la philosophic car-

tesienne y est constamment discutee, car, en HoUande, pays

d'anarchic intellectuelle et d'individualisme forcene, plus encore

1. Voir plus haut, p. 374, la discussion de ce passage.
2. CEuvres, t. V, pp. 25-26.
3. Lettres du 27 mai 1647, p. 43, au t. V. des CEuvres.
4. Allusion peut-fitre au discours de Heereboord, cit6 plus haut, et k radmiration

de celui-ci.
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qu*en France, les r^glements sont fails pour ne pas Hre observes.

Une des plus agitees dc ces soutenances fut celle du 23 d6-

cembre 1647, presid6e par Stuart*: Heereboord entre au mo-
ment ou Jean de Raei, docteur en medecine et msutre de phi-

losophie, prenait la parole, attaquant la cinquidme tWse, oil

il est parle de philosophes qui estiment pouvoir nier Dieu et

douter de son existence et demandant qui sont ces philosophes.

Le president repond qu'il est defendu de le dire, mais que tout

le monde sait de qui ont veut parler. De Raei riposte que le

decret des Curateurs defend non seulement de nommer Des-

cartes, mais de discuter ses opinions. Le theologien se fAche et

fait donnerl'ancien capucin. Huees des etudiants, qui voient cet

individu prefere a un homme deux fois docteur comme de Raei.

Au coup de onze heures, Stuart l^ve pr^cipitamment la seance.

Heereboord, le lendemain, alTiche « ad valvas » ses theses de

Noiilia Dei naturali que son adversaire a attaquees et qui datent

dej^du 25 mars 1643. Sur les instances du Recteur,il les remet^

plus tard, ce dont I'Ecossais pro fite pour les vilipender dans un

libelle « tellement s^le et tellement puant, ecrit Heereboord,

que celui-ci n'ose le mettre sous le nez des Curateurs ». Revius,

de son cote, trempe sa plume dans du fiel pour repondre a son

sous-directeur.

Enfm la scene de pugilat dont nous avons parle, et qui se

deroula sous la presidence de Stuart, le 7 fevrier 1648, for^a

les Curateurs a le mander de nouveau aupres d'eux, pour lui

faire rendre compte de I'inobservation de leur arrete du 20 mai

1647 interdisant de discuter la Philosophic Cartesienne *.

Interroge par les Curateurs sur les rem^des a apporter au

mal dont soulTre I'Universite, le Recteur Spanheim propose :

1° De supprimer tons les pamphlets injurieux publics pour

ou centre la philosophic cartesienne. C'est le procede d'Utrecht.

2° De suspendre, pour un temps, tout enseignement de la

metaphysique.

3° De forcer les professeurs de philosophic a communiquer

les theses a leurs collegues avant de les faire imprimer.

4° De decr6ter une amnistie gen^rale.

1, Les Bronnen Leidsche Unioersitett n'en font pas mention, mais on se reportera

au r^cit de Heereboord lui-infime, dans sa lettre aux Curateurs du 12 fivrier 1648,
publico par lui dans ses Meletemala. Cf. (Euvres de Descartes, t. V, p. 126.

2. Cf. Bronnen Leidsche Universiteil, t. Ill, p. 10, et surtout pp. 14 k 23.
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5° De defendre par voie d'affiche les tumultes et rixes des

etudiants dans les amphitheatres.

Consultes a leur tour, les deux autres professeurs de theo-

logie, Triglandius et L'Empereur, estiment que le seul remade
est d'ordonner qu'on n'enseigne d'autre philosophie en cette

Universite que la philosophie peripateticienne, qui y est seule

reQue ^.

Triglandius se plaint de la concurrence des disputes theolo-

gique et philosophique et affirme que, quand on apporte dans

celles-ci quelques « nouveautes », la jeunesse y vole et qu'il

reste a peine aux theologiens de rares auditeurs, ce qui montre
I'engouement des etudiants de Leyde pour la nouvelle philoso-

phie fran^aise.

Tons les temoins, de Raey compris ^, ayant ete entendus,

le conseil des Curateurs decide : que Stuart a contrevenu a la

resolution du 20 mai relative au nom et aux sentiments d'un

certain Rene des Cartes et qu'une traduction latine de cette

resolution sera mise entre les mains dudit Stuart
; que celui-ci

aura a s'abstenir, jusqu'a nouvel ordre, d'enseigner la metaphy-
sique en cours publics ou prives

;
qu'il se bornera a la physique

en se tenant dans les limites de la philosophie aristotelicienne

;

qu'il lui est defendu d'injurier, de diffamer, d' accuser, ou de

faire injurier, diffamer et accuser ses collegues par disputes,

lemons ou libelles, de quelque maniere que ce soit, sous peine

de sanctions severes.

D'autre part : que Heereboord s'abstiendra dorenavant de

toutes theses, corollaires, accessoires, impertinences, annexes

et autres choses semblables, en matiere de metaphysique, for-

mules par lui ou par d' autres a son instigation. II se gardera

d'enseigner cette branche et se bornera aux parties de la

philosophic qui lui sont confiees, s'abstenant de les appuyer
sur d' autres fondements que la philosophie aristotelicienne

recjue en cette Universite. II se contentera d'employer les ter-

mes d'Aristote et epargnera toute injure et toute calomnie a ses

adversaires.

Les bourgmestres de la ville de Leyde seront invites a retirer

de la circulation et a interdire les pamphlets se rapportant a

1. Bronnen Leidscbe Universiteit, t. III. p. 15.
2. Ibid., p. 11.
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cette affaire, en particulier 1' Abslersio macularum ^ (le

lavage des taches) de Revius, d6clar6 egalement coupable

d'avoir enfreint Tordre du 20 mai 1647, les Vindiciae dispu-

iaiionum Sleuarti, les Notae in Nolas de Stuart, le Sermo exiem-

poraneus de Heereboord avec ses annexes *. Le Recteur invi-

tera ses collegues k vivre en bonne harmonie, comme il con-

vient a des Chretiens.

Stuart et Heereboord comparaissant a nouveau pour entendre

lecture de ce jugement, promettent de s'y conformer, mais

Revius, plus grincheux, proteste contre la suppression de son

livre sur la Methode de Descartes, alors que les livres de celui-

ci, pendant ce tenaps, s'impriment partout et en diverses langues*.

Cette immense declaration du 8 fevrier 1648 est bien inutile,

puisque, le 14 juin, le Senat est encore force de signifier a de

Raey de ne pas faire de cours prives sans I'autorisation du
Recteur et des Professeurs * et de s'abstenir de toute philoso-

phic cartesienne, ce qui prouve que celle-ci, toute comprim6e
qu'elle est, continue sourdement sa marche victorieuse.

Les pauvres Curateurs out beau vouloir faire taire tout le

monde, la verite est plus forte que leur puissance. Pourtant

lis se multiplient. Le 17 aoiit 1648, ils ordonnent une enquete

sur ces « Collegia privata philosophica », qui se tiennent dans la

ville de Leyde, et ils se proposent de les dissoudre, s'il est etabli

qu'on y enseigne ou favorise les opinions de Rene des Cartes.

Sous couleur d'impartialite, ils pourchassent non moins les

adversaires de ce dernier, surtout Stuart, convaincu de deso-

beissance et menace des sanctions les plus rigoureuses, ce contre

quoi il proteste en une lettre d'un fran^ais detestable, ou il

trouve le decret « un peu dur ». II reclame communication

« des actes de tout ce qui s'est pass6 en cest affaire du de Cartes ».

II demande aux Curateurs et aux Bourgmestres « si la paix

de I'Academie se pent conserver en permettant de vendre

publiquement les livres d'Atheisme du sieur de Cartes, un
Papiste, les opinions du quel sont refutes par les Papistes

mesme... ou en permettant aux Cartesiens d'enseigner dans

TAcademie et nous defandant de refuter leurs opinions, lesquelles,

1. R^ponse de Revius k la Prxfatio ad Notas Carlesii, anonyme, cf. Bronnen
Leidsche Universileit, t. Ill, p. 15*.

2. Ibid., p. 17.

3. Jbid., p. 18.
4. Voil^ f'origlne des « Privaat-doccnt ».
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selon qu'elles sont proposees par le dit des Cartes, sont ath6es,

comme nous sommes prest a le prouver...

<* Aussi ne sert a rien de dire qu'il est un estranger et qu'il

ne se tient pas ici, car il n'est non plus permis aux estrangers

qu'a d'auttres de publier I'atheisme en des livres, en aucun pais

du monde ; aussi est il souvent a Leyde, et le Magistrat le peut

apprehender, lui faire rendre counte de I'atheisme qu'il a ici

seme en ses livres et le chastier condignement. » i Ainsi parle

cet 'ficossais, venu de Sedan, « qui ne SQavoit, dit Sorbiere 2,

que la vieille game en philosophic et qui ne servoit qu'^

irriter quelques fois les honnestes gens chez M. de Saumaise

dans nos conversations ». filisabeth, qui I'a pratique, le qualifie

d'iiomme de grande lecture, m^s d'un jugement mediocre ^.

En tous cas, il est d'accord avec Revius * pour dire que les

ecrits athees de Descartes « corrompent tant de monde ici », en

seduisant la jeunesse ; « les erreurs de la secte cartesienne me-
nacent, comme dit le Regent du College de Theologie, les eglises

de ces pays et de bien d'autres jusqu'aux Indes orientates et

occidentales inclusivement ».

Ces fureurs theologales n'empechent pas les Curateurs, dans

leur clairvoyante sagesse, de nommer, le 13 septembre 1648,

« Caspar Heydanus », professeur, en remplacement de L'Em-
pereur.

Sorbiere ^ dit de celui-la : « Heereboord, homme s^avant

et laborieux, fut favorise du Theologien Heydanus, grand

Cartesien, de Bornius, de Hoghelande, Zylchom ® et de

quantite d'autres gens de sgavoir et de qualite, qui le

soustindrent contre Revius, Regent du College en Theologie

et qui a escrit plusieurs livrets peu solidement contre Monsieur
Descartes. Et ainsi ce Philosophe est, en quelque fagon, venu
a bout de ses souhaits, quand il a fait, de son vivant, tant de

bruit en France et aux Pays-Bas, oil il a commence une secte,

qui trouvera sans doute de I'appuy en tous ceux qui se plaisent

a la Metaphysique et aux Mathematiques ou qui reverent ces

deux sciences sans les examiner. »

1. Broimen Leidsche Universiteit, t. Ill, pp. 17*-18*.
2. Cit6 dans CEuvres de Descartes, au t. V, p, 49.
3. Ibid., p. 46. Lettre de (mai 1647).
4. Cf. la requete de Revius du 8 juin 1648 dans Bronnen Leidsche Universiteit,

t. Ill, pp. 14*-15*
; elle est tres curieuse.

5. Cit6 dans CEuvres de Descartes, t. V, p. 49, d'apres Sorbiere, Lettres, p. 688.
6. Zuyllchem, c'est-^-dire Constantin Huygens, dont le nora a 6t6 alt6r6.
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Plus ferme dans ses opinions qu'un Sorbi^re, Heidanus, le

i mai 1676, aima mieux abandonner sa chaire que son niaitre,

dont les opinions venaient d'etre de nouveau interdites, le

16 Janvier precedent, et il rendit k Descartes, ^ ce moment
meme, ce magnifique temoignage : « Je songe au nombre de fois

oil j'ai joui de la compagnie et de I'amicale conversation de

Monsieur Descartes, k sa sincere gait6, k la bienveillance

avec laquelle il r^pondait d'embl6e a tout ce qu'on voulait lui

demander, avec une telle clarte de raisonnement, comme si la

philosophic meme parlait par sa bouche, sans calomnier per-

sonne, jugeant de tout avec honnetete. »

^

Heidanus, c'etait la M6thode, les Meditations et les Principes

install6s dans la vieille Universite de Leyde qui, si elle ne

pent disputer k TUniversite d'Utrecht I'honneur d'avoir 6te

le berceau du Cartesianisme, peut se vanter au moins d'en

avoir ete le premier temple.

1. « Als ick daerom deneke hoe menlchmael ick 't geselchap en 't \Tiendelyck
onthaal van d'Heer des Cartes genoten hebbe, syne ongeveynsde vrolyckheyt,
syne goetheyt in alles, dat men hem vragen wilde, op staande voet te beantwor-
den, met sulcken klaerheyt van redencn, als of de Philosophic sells door syn mondt
sprak, sonder yemant te lasteren, maar van alles rediglijck teoordeleii (Considera-
iien over eenige saecken onlangbs voorgevallen in de Universileyt binnen Leyden,
1676, § 30 ; cit6 par Ch. Adam au t. XII, p. 110, note c).





CHAPITRE XXVII

LE DEPART POUR LA su^DE (l^r septeiTibre 1649)

LA MORT (11 fevrier 1650)

Les demeles avec rUniversite de Leyde nous acheminent

vers la fin du sejour de Descartes en Hollande et le depart pour

la Suede. Si la consideration de la Princesse filisabeth est pour
beaucoup dans ce voyage, la presence de Chanut en Suede en

est sinon la cause, du moins Toccasion.

Descartes avait fait sa connaissance a Paris, par Clerselier,

dont Chanut avait epouse la soeur, mais il n'etait alors que

Conseiller et Tresorier de France en la Generalite d'Auvergne ^.

La sympathie entre eux fut rapide, comme par une sorte d'affi-

nite elective : « Des la premiere heure que j'ay eu I'honneur

de vous voir, j'ay este entierement a vous. » ^ Le 29 sep-

tembre 1645, Descartes mande d'Egmond k de Wilhem :

« On m'a escrit de Paris qu'un de mes meilleurs amis, nomme
Mr Chanuyt, en devoit partir le 15 de ce mois de Septembre,

pour aller en Suede en qualite de Resident pour le Roy et qu'il

passeroit par ce pais. » ^

Au commencement d'oclobre, il est a Amsterdam avec sa

famille. Descartes quitte aussitdt sa solitude d'Egmond pour

tenir campagnie a Madame Chanut, a son mari, a M. Por-

lier * jusqu'^ leur embarquement. Amsterdam reste le port de

transit de France en Suede. A bord, PorUer rencontre ce Mai-

tre d'anues qui avait « hante souvent » le philosophe « en

differens endroits de la Hollande » et le connaissait bien pour

1. (Euvres, t. IV, p. 144 et p. 301.
2. Ibid., p. 537.
3. Ibid., p. 300.
4. Ibid., pp. 318-319.
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avoir fait de nombreux assauts de fleuret avec lui. Le maitre

d'armes, lui aussi, passe en Suede. Get humble suit le nouveau

courant qui entraine les FranQais plus au nord. Descartes,

Chanut I'ambassadeur, Saumaise le philologue et son fils le

sofdat, Naude le bibliothecaire, Huet I'erudit, le peintre Bour-

don, le maitr^ d'armes, agents divers de la meme expansion.

Sorbiere, en novembre 1649, ira faire sa cour a Chanut, alors

de passage a Amsterdam, esperant le suivre egalement en Suede,

mads il lui deplut tellement que la recommandation de Brasset

fut inefficace ^.

La premiere lettre conservee, de Descartes a Chanut, du 6 mars

1646 2, rappelle encore leur entrevue en Hollande. II y plaint

I'ambassadeur du froid qu'il doit subir en Scandinavie et dont

il juge par celui qui regne a E-gmond, le plus rude « depuis

I'annee 1608 ». « Ce qui me console c'est que je s^ay qu'on a

plus de preservatifs contre le froid en ces quartiers-la, qu'on

n'en a pas en France et je m'assure que vous ne les aurez pas

negligez. Si cela est, vous aurez passe la pluspart du temps
dans un poesle, ou je m'imagine que les affaires publiques

ne vous auront pas si continuellement occupe qu'il ne

vous soit reste du loisir pour penser quelquefois a la Philo-

sophic. »

Descartes sait d'experience que les « poeles » favorisent I'eclo-

sion des idees. Dans une autre lettre du 15 juin suivant, Des-

cartes lui parle de la Morale « que vous avez choisie pour vostre

principale etude ». ^ Nous avons toujours eu dans notre diplo-

matic de ces hommes qui pratiquaient le style de I'ecrivain et

du penseur aussi bien que celui des chancelleries. Tels Buzenval,

du Maurier, d'Estrades et Charnace, les deux derniers maniant
de plus I'epee.

Aussi ne faut-il pas s'etonner de ce que Descartes prenne

Chanut pour confident^ : c Je vous diray, de plus, que, pendant
queje laisse croistre les plantes de mon jardin dbnt j'attens

quelques experiences pour tascher de continuer ma Physique, je

m'arreste aussi quelquefois a penser aux questions particulieres de

la Morale. Ainsij'ai trace cet hyverun petit Traitte de la Nature

1. (Euvres, t. V, pp. 445-446.
2. Ibid., t. IV, p. 377.
3. Ibid., p. 441.
4. Ibid., p. 442.
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des Passions de I'Ame, sans avoir neantmoins dessein de le mettre

au jour, et je serois maintenant d'humeur ^ ecrire encore quel-

que autre chose, si le d^goust que j'ay de voir combicn U y a

peu de personnes au monde qui daignent lire mes Merits ne me
faisoit estre negligent. »

Les Passions humaines, c'est bien 1^ un de ces sujets dont le

philosophe et le diplomate se sont entretenus, car ce dernier,

dans sa r^ponse, le felicite de n' avoir plus, a I'egard de ces fai-

blesses du corps et de I'ame, le degout qu'il manifestait a Ams-
terdam ^

II est diflicile d'etablir si Descartes a cherche a s'attirer la

faveur de la reine Christine ou s'il s'est borne a ne pas repousser

les marques de sa bienveillance, mais, comme il etait aise

d'observer a son egard la meme abstention dedaigneuse et meme
un peu hautaine qu'il pratiquait a I'egard de tout ce qui tou-

chait a la Cour de France ou aux grands Cardinaux, c'est la

premiere hypothese qui doit etre la vraie.

« Je n'a}^ jamais eu assez d'ambition pour desirer que les

personnes de ce rang, ecrit-il a Chanut le \^^ novembre 1646 \
sceussent mon nom et mesme, si j'avois este seulement aussi

sage qu'on dit que les sauvages se persuadent que sont les singes,

je n'aurois jamais este connu de qui que ce soit, en qualite de

faiseur de livres, car on dit qu'ils s'imaginent que les singes

pourroient parler, s'ils vouloient, mais qu'ils s'en abstiennent,

afm qu'on ne les contraigne point de travailler et pource que

je n'ay pas eu la mesme prudence a m'abstenir d'ecrire, je n'ay

plus tant de loisirs ny tant de repos que j'aurois, si j'eusse eu

I'esprit de me taire. Mais, puisque la faute est desja commise

et que je suis connu d'une infinite degens d'Ecole, qui regardent

mes ecrits de travers et y cherchent de tous costez les moyens
de me nuire, j'ay grand sujet de souhaitter aussi de I'estre des

personnes de plus grand merite, de qui le pouvoir et la vertu

me puisse proteger. » Puis, eloge des qualites de la Reine, dedilites

d'une conversation avec I'Ambassadeur la Thuillerie que Des-

cartes a vu, retour de Suede, et de I'experience de la Prin7

cesse a qui il a dedie ses Principes de Philosophie.

L'Ainbassadeur rencherit *
: « M. de la Thuillerie ne vous

1. GEuvres, t. IV, p. 474.
2. Ibid., p. 535.
3. (Euvres, t. IV, pp. 581-582, Lcttre de Stockholm, 1«' dicembre 1646.
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a point trompe, lorsqu'il vous a dit merveilles de notre

Reine de Suede. Sans mentir, vous seriez etonne de la force de

son esprit. Pour la conduite d,e ses affaires, non seulement elle

les connoit, mais elle en porte vigoureusement le poids et elle

le porte presque seule. Au lieu que, dans plusieurs autres cours,

on ne traite d'affaires qu'avec les Ministres, icy, nous n'avons

a rendre compte qu'a la Reine et a prendre les reponses de sa

bouche ». Quant a ses distractions, « elle s'egaye dans des entre-

tiens qui passeroient pour tres-serieux entre les s^avans ».

Lors d'un de ces entretiens, la conversation tombe sur la ques-

tion de savoir lequel des deux dereglements est le pire, de

I'Amour ou de la Haine.

Descartes repond aussitot par une enorme epitre, datee d'Eg-

mond, 1^^ fevrier 1647 S qui est une vraie dissertation sur

r amour, laquelle nous donne le premier etat de ce qu'elle est

dans le Traite des Passions; elle debute par cette distinction

« entre I'amour qui est purement intellectuelle ou raisonnable

et celle qui est une passion ». Dans la premiere, « notre ame
aper^oit quelque bien, soit present, soit absent, qu'elle juge

luy estre convenable, elle se joint a luy de volonte, 'est-a-

dire, elle se considere soy-mesme avec ce bien-la comme un tout

dont il est une partie et elle 1' autre ».

Mais r « amour raisonnable » est ordinairement accompagnee

de I'amour « sensuelle ou sensitive » ^, « car il y a une telle liaison

entre I'une et I'autre que, lors que I'ame juge qu'un objet est

digne d'elle, cela dispose incontinent le coeur aux mouvemens
qui excitent la passion d'amour et lors que le coeur se trouve

ainsi dispose par d' autres causes, cela fait que I'ame imagine

des qualitez aimables en des objets ou elle ne verroit que des

defauts en un autre temps. « ^ Pourtant il faut se garder de

prendre le desir pour I'amour et Ton a distingue « deux sortes

d'amour : I'une qu'on nomme amour de Bien-veillance, en laquelle

ce desir ne paroist pas tant, et I'autre qu'on nomme amour de

Concupiscence, laquelle n'est qu'un desir fort violent, fonde

sur un amour qui souvent est foible ».
*

« Amour intellectuelle », « amour de Bien-veillance », n'est-ce

1. (Euvres, t. IV, pp. 600-617.
2. Ibid., p. 602.
3. Ibid., p. 603.
4. Ibid., p. 606.
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pas i\ I^lisabelh qu'il songc, n'est-ce pas pour elle, plutdt que

pour iustruire Chanut, qu'il ecrit ceci et ce qui le prouve, c'est

un autre passage encore : « II est vray aussi que I'usage de nostra

langue et la civilit6 des complimens ne permet pas que nous

disions a ceux qui sont d'une condition fort relev6e au dessus

de la nostre que nous Ics aimons, mais seulement que nous les

respectons, honorons, estimons et que nous avons du zele et

de la devotion pour leur service... » *; « Je nes^ay point d'autre

definition de Tamour sinon qu'elle est une passion qui nous

fait joindre de volonte k quelque objet, sans distinguer si cet

objet est 6gal ou plus grand ou moindre que nous. » * Et c'est

pour elle aussi, cette theorie de I'amour du plusdigne, de I'amour-

dignite, emprunt^e, consciemment ouinconsciemment, au grand

Gorneille *.

Pour la reponse a la question principale « lequel des deux

dereglemens est le pire, celuy de I'amour ou celuy de la haine »,
*

Descartes conclut que c'est la haine, car celle-ci porte a la tris-

tesse et au chagrin, I'amour a la bienveillance et a la joie.

<( L' amour, tant dereglee qu'elle soit, donne du plaisir, et bien

que les Poetes s'en plaignent souvent dans leurs vers, je croy

neantmoins que les hommes s'abstiendroient naturellement

d'aimer, s'ils n'y trouvoient plus de douceur que d'amertume,

et que toutes les afflictions dont on attribue la cause a I'amour

ne viennent que des autres passions qui I'accompagnent, k

SQavoir des desirs temeraires et des esperances mal fondees »

^

•ce qui n'emp^che pas I'amour dereglee d'etre cause aussi parfois

Hies plus grands desastres.

M. du Ryer « Fran^oys de nation et Medecin de la Reine »,

ayant vu cette dissertation entre les mains de Chanut, n'eut

rien de plus presse que d'en parler a sa royale cliente ; c'est d'ail-

leurs peut-etre pour cela qu'on la lui avait laiss6 voir. Christine

dit : « Monsieur Descartes, autant que je le puis voir par cet

6crit et par la peinture que vous m'en faites, est le plus heureux

de tous les hommes et sa condition me semble digne d'envie.

Vous me ferez plaisir de I'assurer de la grande estime que je

fais de luy », mais elle ajouta « que, n'ayant pas ressenti cette

1. aiiwres, t. IV, p. 610.
2. Cr. ibid., p. 611.

3. Ibid., surtout p. 603.
4. Ibid., p. 613.
5. Ibid., p. 614.

43
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passion, elle ne pouvoit pas bien juger d'une peinture dont elle

ne connoissoit point 1' original ».
^

Descartes n'est pas mecontent du tout de cette indiscretion

concertee ^. H repond, avec non moins de zele, sur la question

du Monde fmi ou infini et, nous I'avons vu, sur celle du Sou-

verain Bien, cette fois exposee dans une epitre a Christine elle-

menie, datee d'Egmond, 20 novembre 1647 ^.

On pent voir aussi de nouvelles avances de Descartes, par

allusion, dans la lettre a Chanut du 21 fevrier 1648 *, avant le

depart pour Paris : « Je pourrois dire que, pour mon interest,

je ne souhaite pas d'avoir si-tost I'honneur de vous y voir, a

cause des faveurs que vous m,e procurez au lieu ou vous estes,

mais je n'ay janiais aucun egard a moy, lors qu'il pent y aller

du contentement de mes amis. Et j'avoue que je ne souhai-

terois pas un employ penible, qui m'ostast le loisir de cultiver

mon esprit, encore que cela fust recompense par beaucoup

d'honneur et de profit. Je diray seulement qu'il ne me semble.

pas que le vostre soit du nombre de ceux qui ostent le loisir

de cultiver son esprit ; au contraire, je croy qu'il vous en donne

les occasions en ce que vous estes aupres d'une Reine qui en a

beaucoup. »

Ce passage n'autorise-t-il pas a penser qu'il est hante par I'idee

de « cette chasse ou Ton porte des livres » et de ce trone a con-

querir pour sa Philosophic ? Ce n'est pas, pourtant, que Christine

ait mis trop d'empressement a repondre, car son accuse de recep-

tion de la dissertation sur le Souverain Bien et du Traite des

Passions, qui I'accompagnait, est du 12 decembre 1648 seule-

ment. Sa lettre est bienveillante, sans plus, en un fran^ais si

net et si facile que « toute nostre nation, dira Descartes, luy

en est tres-obligee. » ^ Elle ne mentionne pas ce detail des

Principes de la Philosophic dont Chanut lui aurait lu la preface

en I'accompagnant aux mines de la Dalecarlie, et qui I'auraient

laissee « pensive pendant quelques jours ». ® Peut-etre cependant

envie-t-elle a Elisabeth, et cette jalousie serait bien feminine,

I'hommage du philosophe. Toujours cst-il qu'elle s'est enquise

1. (Euvres, t. V, p. 20.

2. Ibid., p. 50.

3. Ibid., pp. 81-86.
4. Ibid., p. 131.

5. Ibid., p. 290.

6. Ibid., p. 253.
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de sa fortune et « du soin qu'oii prenoit » de lui « en PYance ».

« Je ne s^ay, ajoute Chanut dans la m^me missive du 12 d6-

cembre, si, lorsqu'ellc aura pris goiit ti votre Philosophic, elle

ne vous tenlera point de passer en Su^de n : « Je seray, s'il

plait a Dieu, pour lors en France, oil je vous pourray dire plu-

sieure choses qui seront considerables, si vous mettez 1' affaire

en deliberation. » ^ Cette invitation ainsi annoncee, pr^par^e,

peut-etre provoqu^e, ne tarda pas a lui etre adressee, sans doute

le 27 fevrier 1649 *. Ghanut insiste encore dans le meme sens,

le 27 mars, le priant de la part de la Reine de venir d^s avril.

Sa Majeste aime que ses ordres s'ex^cutent rapidement.

Descartes repond par deux lettres a I'ambassadeur, du meme
jour (31 mars 1649)', I'une destinee[a etre montree et qui s'exprime

ainsi : a J'ay tant de veneration pour les hautes et rares qua-

htez de cette Princesse, que les moindres de ses volontez sont

des commandemens tres-absolus a mon regard : c'est pom*-

quoy je ne mets point ce voyage en deliberation, je me resous

seulement a obeir.

« Mais, pource que vous ne me prescrivez aucun temps et

que vous ne le proposez que comme une promenade, dont je

pourrois estre de retour dans cet est^ j'ay pense qu'il seroit

malaise que je pusse donner graride satisfaction a Sa Majeste,

en si peu de temps, et qu'elle aura peut-estre plus agreable

que je prenne mes mesures plus longues et fasse mon conte de

passer I'hyver a Stocholm. Dequoy je tireray un avantage

que j'avoue estre considerable 4 un homme qui n'est plus

jeuneet qu'une retraite de vingt-ans a entierement desaccoutume

de la fatigue : c'est qu'il ne sera point necessaire que je me
mette en chemin au commencement du printemps ny a la fin

de I'automne, et que je pourray prendre la saison la plus sure

et la plus commode qui sera, je croy, vers le milieu de Teste,

outre que j'esp^re avoir cependant le loisir de metre ordre 4

quelques affaires qui m'importent. »

Explications assez confuses que I'autre lettre, plus personnelle,

k Chanut, eclaircit *
: « J'ay reserve pour celle-cy ce que je

pensois n'estre pas besoin qu'elle vist, k s^avoir que j'ay beau-

1. CEuvres, t. V, p. 254.
2. Ibid., p. 295.
3. Ibid., p. 324.
4. Ibid., p. 32G.
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coup plus de difficulte a me resoudre a ce voyage que je ne me
serois moy-mesme imagine. « Voila I'explication de la contra-

diction qu'on aura sentie : Descartes pent parfaitement avoir

desire, voire provoque ou laisse provoquer cette invitation, et

hesiter au moment de s'y rendre, en mesurant, pour la premiere

fois, la distance de I'imagination a la realisation. C'est un beau

reve d' avoir pour eleve et disciple, apres une Princesse, une

Reine, mais elle vit au milieu d'une Cour, et ce nom seul veut

dir6 servitude. Et puis, du cote de la philosophie meme, n'y

aura-t-il pas aussi desillusion : « L'experience m'a enseigne

que, mesme entre les personnes de tres-bon esprit et qui ont

un grand desir de sgavoir, il n'y en a que fort peu qui se puissent

donner le loisir d'entrer en mes pensees, en sorte que je n'ay

pas sujet de I'esperer d'une Reine, qui a une infinite d'autres

occupations. L'experience m'a aussi enseigne que, bien que mes

opinions surprennent d'abord, a cause qu'elles sont fort diffe-

rentes des vulgaires, toutesfois, apres qu'on les a comprises, on

les trouve si simples et si conformes au sens commun, qu'on

cesse entierement de les admirer et, par mesme moyen, d'en

faire cas, a cause que le naturel des hommes est tel, qu'ils n'es-

timent que les choses qui leur laissent de 1' admiration et qu'ils

ne possedent pas tout a fait..". »

« La connoissance de la verite est comme la sante de I'ame :

lorsqu'on la possede, on n'y pense plus. »

^

Les desillusions de son dernier voyage en France lui ont

appris a se mefier des promesses des Souverains ; il commence
a professer pour les expeditions kintaines par mer la meme
horreur que jadis le bon Horace : « Les mauvais succez de tous

les voyages que j'ay faits depuis vingt ans me font craindre

qu'il ne reste plus, pour cettuy-cy, que de trouver en chemin

des voleurs qui me depouillent ou un naufrage qui m'oste la

vie... » 2 J'y ai « plus de repugnance que vous ne pourriez

peut-estre imaginer » ^ ecrit-il a Clerselier. « Je ne croy pas...

que je parte d'icy, de plus de trois mois », mande-t-il a

Brasset *, qui en avise Chanut : « Vous verrez, Monsieur, par

la lettre cy joinct, la disposition de M. Descartes pour le voyage.

1. (Euvres, t. V, p. 327.
2. Ibid., p. 329.
3. Ibid., p. 353.
4. Ibid., p. 332 ; 31 mars 1649.
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Enire tout, M. de Bethuiie est alle k Amstredam pour profitter

roccasion de I'admiral Fleming. » ^ I)e Bethune, un officier

cette fois, se prepare done aussi a quitter la Hollande pour la

Su^de. Quand Saumaise y sera all6, en 1650, notre serie sera com-

plete et toutes les categories de Fran^ais des Pays-Has que nous

avons etudiees ici seront representees dans cet exode.

Enfin le moment est venu de mettre le grand projet k exe-

cution. On dirait que le philosophe sent que ce depart pourrait

6tre le dernier. II met ordre a ses affaires, arrete ses comptes

avec son voisin, « Monsieur Anthoine Studler v^an Zurich, sei-

gneur de Berghe », a qui il reconnait « devoir justement neuf

mil livres, monnoye de ce pays, qui reviennent a plus de dix

mil cinq cents de la monnoye de France », pour lesquels il accepte

deux traites I'une « de cinq mil livres sur le sieur de Tremandan,

Malescot et leurs associez », 1' autre « de quattre mil livres »

sur « Monsieur de la Chapelle Bouexic

»

^. Tout ceci est « escrit a

Egmont le trentieme jour d'Aoust, en I'an de grace mil six cents

quarente neuf, et adresse a Monsieur Claude Picot, prieur de

Rouvre et demeurant presentement en la rue Geoffroy-l'Asnier

a Paris ». II laisse chez M. de Hogelande un cofTre, contenant

des papiers et des lettres ^ en abandonnant a sa discretion de

les bruler ou de les garder apres sa mort, sauf celles de Voetius

au P. Mersenne, qui peuvent servir a parer a des calomnies

posthumes.

« II quita, dit Baillet, sa chere solitude d'Egmond, le premier

jour de Septembre, pour venir a Amsterdam, ou, apres avoir

laisse son petit traite des Passions entre les mains du sieur

Louis Elzevier, pour I'imprimer durant I'autonne, il s'embar-

qua, n'ayant pour tout domestique que le sieur Henry Schluter

Allemand, qui avoit ete auparavant a M. Picot et que M. Des-

cartes avoit 6te bien aise d'avoir a son service, tant a cause de

sa fidelite et de son Industrie, que parce qu'il s^avoit passable-

ment le frangois, le latin, 1' allemand » * et meme les mathema-
tiques.

Plusieurs de ses amis de Hollande I'accompagnent : I'abbe

1. Qui avail rendu vislte h Descartes k Egmond, sans que celui-ci edt bien com-
pris k quel personnage considerable il avail afTaire. Cf. CEuvres, I. V, p. 335.

2. Cf. (Euvres, I. V, pp. 406-409.
3. II ful ouvert, Irois semaines apr^s la morl du philosophe, le 4 mars 1650,

en presence de Louis de la Voyelle, « Genlilhomme fran^ois », de van Surck, de
Schoolen le fils el de de Raey.

4. Cf. CEuvres, I. V, p. 411, d'aprfis Baillet, t II, pp. 386-387.



678 DESCARTES EN HOLLANDE

Bloemaert, de Harlem, et, assurement, van Surck et Hogelande,

a moins qu'il n'ait ete voir ce dernier a Leyde, en revenant de

chez Brasset, dont il alia prendre conge a La Haye. Le Resident

eut peine a reconnaitre Termite d'Egmond deguise en homme
de cour : « J'advoue, raconte-t-il, le 7 septembre 1649, ^ a Chanut
que, quand il me vint dire adieu avec une coiffure a boucles,

des souliers aboutissans en croissant et des gandz garniz de

nege, il me souvint de ce Platon qui ne fut pas si divin qu'il ne

voulust s^avoir ce que c'estoit de rhumanite et consideray

que le recez d'Egmond alloit jecter dans Stockholm un cour-

tisan tout chausse et tout vestu. »

Get amusant croquis de Brasset permet peut-etre de rendre

compte d'une difference, qui ne laisse pas d'etre surprenante,

entre les deux portraits de Descartes que possede le Musee du
Louvre ^, celui de Bourdon, fait a Stockholm (pi. XLIX), ou le

philosophe apparait bichonne, pomponne, boucle, mignardise,

et la robuste toile, peinte a Harlem par Frans Hals (pi. XLVHI),
sans doute peu avant le depart, a I'initiative de I'abbe Bloe-

1. (Euvres, t. V, p. 411.
2. Je tiens k remercier ici MM. les Conservateurs du Louvre et en particulie

MM. Guitlrey et Demont, qui m'ont permis d'examiner de pr^s les deux toiles

encore sans cadres, k leur retour de Toulouse. C'est une joie d'art des plus deli-

cates qu'ils ont r6serv6e k un admirateur de Descartes et de Hals. Malhcureu-
sement en comparant, meme sur nos planches XLVI II et LI (frontispice),
le portrait de la collection Ny-Carlstad, k Copenhague, et celui du Louvre, on
comprend un peu les doutes qui ont 616 6mis sur I'authenticitd de ce dernier ; les

sp^cialistes jugeront. On serait tent6 de dire que celui de Copenhague, que me
signala M. Six et que mon ancienne 61eve, M''"^ van Ogtrop, a lait photographier
pour moi, est I'ebauche d'atelier faite d'apr^s module et le tableau du Louvre, le

tableau plus « l^ch^ » fait sur I'esquisse. Malgr^ I'explication donn^e ci-dcssus, on
h&ite, on se demandera si le tableau de Bourdon (pl.XLIX) repr^sente vraimentle
philosophe. L'Universit6 d'Amsterdam possede un Descartes que je produis
aussi pour la premiere fois (pi. XLVII). II a peu de valeur artistique, mais
un grand caractere de v^rit^, et son int^ret reside dans sa presence a Amster-
dam, parmi les collections anciennes de I'Universit^. II a dfl Stre command^ par
un Hollandais, amateur de philosophic.
Donnons une place a part au crayon de Schooten le jeune, le professeur de

Math6matiques k 1'University de Leyde, grave en tfite de sa traduction latine de
la Geometric de Descartes (2« 6d.) et qui lui a valu la critique que voici de la part
de son modele (cf. (Euvres, t. V, p. 338) : « Pour le pourtrait en taille douce, vous
m'obhgez plus que je ne merite d'avoir pris la peine de le graver et je le trouve
fort bien fait, mais la barbe et les habits ne me ressemblent aucunement. » M. Adam
I'a reproduit en son t. XII, p. 358. M. Demont veut bien m'ecrire qu'un portrait de
Descartes a 6t6 signal^ chez le marquis de Chateaugiron (parent du philosophe, par
les femmes) en 1856, dans la Revue Universelle des Arts, t. IV, p. 507, notes. II y a,
au mus6e de Stockholm, un autre portrait fait par Beck, un Hollandais, peintre de
la Reine (pi. L). On le trouvera reproduit ^galement au t. XII, p. 546. Je ne
mentionne que pour mdmoire, et sans pritendre mfime esquisser ici une iconographie
de Descartes, celui qui est k La Haye, dans une collection particuliere, et qui
proyient d'Endegeest. Le professeur d'histoire de I'Universit^ d'Amsterdam, mon
ancien collfegue, M. Six, qui a examind la reproduction qu'en a publi^e M. Bijleveld
dans le Leidsche Jaarboekje en 1909, est d'avis qu'il ne pent repr^senter Descartes
et tel avait 6\6, des I'abord, mon sentiment.





Planche XLVIII.

Le portrait de Descartes par Fr. Hals

Au MusEE Du Louvre.



IManchc XLIX.

PoHTiiAiT i)E Descartes par Bolrdon.

(Mus^e du Louvre).
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maert, qui veut garden I'image de son ami. Le coiitraste est

plus violent encore avec la r6pliquc, ou peut-6tre roriginal,

conscrv^e a la Galerie Ny-Carlstad, a Copenhague, et qui

constitue le frontispice du present livre.

Jamais Frans Hals, parfois the^tral, tout en 6tofTes, en cha-

toiements et en coloris, n'a ete plus intime et plus profond que

dans cette 6bauche d'atelier, demeureejusqu'a present inconnue.

Les yeux, sous les paupieres in^galement baissees, mais, toutes

les deux, lourdes, surmontees de sourcils ^ Tare dur, scrutent

jusqu'au fond celui qui en cherche Tenigme. Le rictus amer
des l^vres a la moustache rare et a la mouche courte, est fait

pour le rebuter, a moins qu'il ne s'obsline, ne fixe a son tour

ces yeux pour voir ce qu'il y a derri^re de delicate bonte et

d'intelligence vraiment royale.

La description de Baillet n'est pas tres differente du portrait

de Hals : « Le corps de M. Descartes etoit d'une taille un peu

au-dessous de la mediocre... II paroissoit avoir la tete un peu

grosse par rapport au tronc. II avoit le front large et un peu

avance, mais presque en tout tems convert de cheveux jusqu'aux

sourcils. II eut le teint du visage assez pale, depuis sa naissance

jusqu'au sortir du college ; apres, il fut m^le d'un vermilion

eteint ou passe, jusqu'a sa retraite en Hollande et, depuis, il

parut un peu olivatre jusqu'a sa mort.

« II portoit a la joue une petite bube qui s'ecorchoit de terns

en tems et qui renaissoit toujours. II avoit la I^vtc d'en-bas

un peu plus avancee que celle de dessus, la bouche assez fendue,

le nez assez gros, mais d'une longueur proportionn^e a sa gros-

seur ; les j-eux d'une couleur melee de gris et de noir ; la vue
fort agreable, si ce n'est qu'elle parut un peu trouble dans

les derni^res annees, quoi qu'elle filt bonne jusqu'a la fin de

ses jours.

« II avoit le visage toujours fort serain et la mine affable,

meme dans le fort de la dispute, le ton de la voix doux, entre

le haut et le bas, mais peu propre a pousser un long discours

sans interruption, a cause d'une foiblesse de poitrine et d'une

petite alteration de poiimon qu'il avoit apport^e en naissant. » ^

Les cheveux noirs sont-ils les siens ? non. II avait depuis

1. Baillet, Vie de Descartes, t. 11, p. 445-446, d'aprts les relations manuscrites et
des m^moires de Borel et de Clerselier (clt^ dans CEuvres de Descartes, t. XII,
p. 620, note a).
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plusieurs annees adopte la perruque : « II aimoit a se voir pro-

prement coeffe, mais sans faste et sans luxe ; ses perruques se

faisoient toujours a Paris, meme lors qu'il etoit en Suede. Mais

elles difTeroient pen de la forme des cheveux qu'il s'etoit fait

couper. II avoit soin seulement de recommander que Ton n'y

mit point de cheveux teints, parce qu'ils changent trop tot

de couleur, mais qu'ils fussent naturellement noirs, et qu'on y
en melat quelques uns de gris. II se faisoit toujours raser, en

Hollande et ailleurs, a la maniere de France. II suivoit moins

les modes qu'il ne s'y laissoit entrainer. »

^

Apres toutes ces precautions, le testament, les portraits,

apres les adieux, ce n'etait certes pas sans regrets qu'il voyait,

du chateau de poupe, disparaitre les hautes tours d'Amsterdam,

la Westerkerk, pres de laquelle il avait habite, la Nieuvve Kerk,

et la tour des pleureuses (Schrijerstoren), ainsi nommee, dlt-on,

des larmes qu'y versent les femmes de marins sur leurs maris

qui s'en vont ou dont elles attendent en vain le retour. La
il avait vecu longtemps dans les premieres annees de son

sejour en Hollande, quand il se plaisait, dans sa chambre de la

Kalverstraat, philosophe inconnu, a essayer de dechiffrer les

enigmes de la nature. II etait plus heureux alors, sans doute, en

son obscurite, dans la joie des decouvertes, dans la revelation

angoissante d'un nouveau systeme du Monde, que maintenant,

charge de gloire par les uns, d'anathemes par les autres, allant

tenter a cinquante-quatre ans, si loin de sa Touraine natale,

une fortune nouvelle.

Arrive au debut d'octobre 1649, les desillusions I'accueillent.

D'abord, il lui manque son introducteur Chanut, attarde en

France, d'oii il ne repasse par Amsterdam qu'au commencement
de novembre. L'ambassadeur lui-meme est degu de n'y trouver,

au lieu du philosophe, que Saint-Amand, le poete-goinfre, avec

Verpre, « qui ne lairront point aigrir le vin dans les bou-

teilles », 2 en attendant le depart pour Hambourg.
D' autre part Christine, qui a mieux a faire en ce moment,

ne I'a encore regu que deux fois en cinq jours. Peut-etre a-t-il

ete de^u par son physique, car sa taille est aussi « un pen au
dessous de la mediocre », comme dit pohment Chanut ^, et elle

1. (Euvres de Descartes, t. V, p. 335, d'apres Baillet, II, 446-447.
2. Brasset, dans une lettre cit^e au t. V des (Euvres de Descartes, p. 445.
3. Ibid., t. IV, p. 539, d'apres Baillet, II, p. 303-308.
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s'obstine k ne porter que « des souliers k simple semelles, d'uii

petit maroquin noir tout scmblables a ceux des hommes ». Elle

est mal habillee, s'etant v^tue en un quart d'heure avec « le

peigne seul et un bout de ruban » pour toute coilTure, dans un
complet « mepris du soin de sa personne » ; « il ne restoit

presque aucune apparence de son sexe, lors qu'elle 6toit couverte

d'une hongreline avec un petit collet comme les hommes » et

elle n'a que faire des « desabilles parfumez », que lui envoie

Mazarin, k la demande de notre ambassadeur ^. Son mauvais

goiit se marque encore en ceci qu' « elle faisoit apprendre a

chanter a ses demoiselles suedoises les plus dissolues chansons

qui se chantassent en France et, quand elle estoit en ses humeurs
gaies, elle disoit a M*" de la Tuillerie : « M. 1' ambassadeur, je

vous veux faire entendre la musique de mes fiUes » et, le menant
dans son cabinet, elle faisoit chanter ces chansons-la par ses

filles lesquelles, n'entendant pas le fran^ois, les chantoient

d'aussy bone foy que si c'eust este quelques chansons bien

serieuses. »

^

Son visage est assez affable et un peu pensif, mais k la moindre

irritation prend « un certain air trouble qui... ne laissoit pas

de donner de la terreur a ceux qui le regardoient. »

II est vrai que son esprit sort du commun, mais cela ne suflit

pas toujours ; elle n'a pas encore la moindre initiation a la

philosophic cartesienne ni a aucune autre, et est tout empe-
tree a « cultiver la langue Grecque » ' que lui enseigne Isaac

Vossius, le fils de Gerard, le professeur d'Amsterdam, que

Descartes connait assurement.

Celui-ci se sent incommode par I'air de la cour et il se

promet de dire a la Reine franchement ses sentiments, meme
« s'ils manquent de luy estre agreables ». On a voulu tout de

suite le mettre aux servitudes de cour, mais il a au moins

obtenu de Monsieur Fr[einshemius] de n'aller au Chateau

qu'aux heures qu'il plaira a sa Majeste de lui donner « pour
avoir I'honneur de luy parler ». II se promet deja de repartir

« Teste prochain ».

1. (Euvres, t. IV, p. 379.
2. Ibid., p. 542. L^anecdote est racontde par le flis Saumaise, M. de Salnt-Loup,

qui lui aussl 6tait pass6 de HoUande en Sufede pour y fitre enseigne aux Gardes. II

y a un int^ressant dossier de lettres manuscritcs k son sujet, h la Bibliothique de
rUniversit6 d'Utrecht.

3. (Euvres, t. V, p. 430.
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Christine, pour le fixer, parle « de le faire naturaliser et de

rincorporer a la Noblesse suedoise », mais, tout nomade qu'il

est, le philosophe a « le coeur bon fran^ois » ^ et, s'il a ecrit a

Christine, un jour, que s'il etait « ne Suedois ou Finlandois »,

11 ne pourrait etre avec plus dezele ni plus parfaitement... etc.,

ce n'etait que pour obtenir une jolie finale de lettre.

La proposition en question eut surtout pour effet de le for-

tifier dans son dessein de rentrer en France, surtout que, en

plein hiver, et aupres des grands lacs, d'ou souffle la bise, le

service comrnenQait a devenir penible. II fallait se trouver dans

la bibliotheque de la Reine, tons les matins, a cinq hemes. Quel-

ques heures de sommeil a elle lui suffisaient, elle entendait

qu'il en fut de meme pour ses sujets et se preoccupait peu de

ce que le philosophe eut contracte, depuis le college, I'habitude

des grasses matinees favorables a la meditation couchee.

Encore si elle n'avait exige de lui que des dissertations sur

le Souverain Bien ou sur le bien des Souverains, mais, pour elle,

un philosophe etait un homme a tout faire et elle n'hesita

pas a lui commander une comedie et un ballet, que la reine

dansa, le 19 decembre, et qu'il composa en vers et en prose ^
d'ailleurs de bonne grace, rivaHsant ainsi avec ce fou de Bregy

qui 1' amuse, mais le deconcerte.

Le barbon avait beau faire le courtisan, la reine preferait

le jeune Vossius, qui avait trente-deux ans et savait du grec

autant qu'homme de Hollande. On assure que Descartes aurait

dit assez durement a Christine « qu'il s'estonnoit que S. M.

s'amusast a ces bagatelles
;
qu'il en avoit appris tout son saoul,

estant petit gar^on dans le College, mais qu'il estoit bien aise

d' avoir tout oublie en I'aage de raisonner ».
^

Le grec, ce n'etait pas seulement Vossius, c'etait aussi Aris-

1. Expression de Brasset k Descartes (OEuvres, t. V, p. 297) : « Neantmoins,
comme vous avez le coeur bon franfoys et pareillement charitable, je ne doubte
point que vous ne soyez attendry par le recit de nos dbmbustions », et, le 4 decem-
bre 1647 (cf. ibid.f p. 93) : « Vous estes trop bon franfoys pour ne vous pas inquietter
de la maladie du Roy. »

2. Cf. CEuvres, t. V, pp. 458-459. Un distingud critique, M. Thibaudet, lecteur de
franfais k l'Universit6 d'Upsal, vient d'en retrouver le texte, qu'il a public dans
La Revue de Geneve, d'aout 1920, avec M. J. Nordstrom. D'autre part, M. Huet
veut bien me signaler une comedie du « citoyen » Bouilly (J. N.), Rend Descartes,
Iraithistorique en deux actes et en prose ; Paris, An cinquifeme de la R^publique (B. N-
Y th. 15304, in-lS") qui n'a d'ailleurs d'historique que le nom ; on y voit Voetius,
personnage heureusement muet, pers^cuter Ren6 Descartes, « ag^d'environ 45 ans

»

sous Maurice de Nassau (1), ^galement mis en sc^ne. Cf. France-Hollande,
octobre 1920, pp. 105-106.

3. Ibid., p. 460.
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iote, c'esl-^-dire I'ennemi de toute sa vie et qu'il lui fallait

rencontrer encore sur sa route, au moment oil il I'avait presque

achevee. II se sent de plus en plus seul, d61aiss6, inutile, presque

€n disgrace.

Rien de plus navrant, de plus ddsabus6 que sa derni^re lettre,

celle qu'il 6crit ^ Bregy de « Stockholm, le 15 Janvier 1650 » ^ :

« Depuis les letres que j'ay eu I'honneur de vous escrire, le

18 Decembre, je n'ay vii la Reine que quatre ou cinq fois, et

9'a tousjours este le matin en sa biblioteque, en la compagnie
de Monsieur Fransheimius... II y a quinze jours qu'elle est

all6e a Upsale, oil je ne I'ay point suivie, ny ne I'ay pas encore

veiie depuis son retour... »

« II me semble que les pens6es des hommes se gelent icy, pen-

dant I'hyver, aussy bien que les eaux...»;«je vous jure que le

desir que j'ay de retourner en mon desert s'augmente tons les

jours de plus en plus... Ce n'est pas que je n'aye tousjours un

zele tres parfait pour le service de la Reine, et qu'elle ne me
tesmoigne autant de bienveillance que j'en puis raisonnable-

ment souhaiter. Mais je ne suis pas icy en mon element et je

ne desire que la tranquillite et le repos, qui sont des biens que

les plus puissans Roys de la terre ne peuvent donner ^ ceux

qui ne les s^avent pas prendre d'eux mesmes. »

On dirait que ces paroles ont raccent grave et melancolique

des voixqui vont se taire. La tranquillite et le repos, il allait les

trouver en cette froide Suede, mais dans le linceul de I'eternit^.

Voici la traduction du recit que Schluter, son domestique,

envoya en hollandais ^ a Schooten et que celui-ci communiqua
plus tard a Rembrantz, le paysan astronome : « Le trois fevrier,

a quatre heures du matini comme Monsieur Descartes se pre-

parait a se rendre, ainsi que tons les matins k la meme heure,

dans la bibliotheque dela Reine, meme par les plus grands froids

(or, depuis longtemps, disaient les Suedois, il n'y en avait pas

eu d'aussi rigoureux, ce qui doit avoir ete cause de sa mort),

il fut pris d'un violent acces de fi^vre, qui venait, remarquait-il,

ex sua pituita... il avait en meme temps tr^s froid et grand

mal k la tete et ne prit, de la journee, que trois ou quatre cuil-

1. (Euvres, t. V, pp. 466-467.
2. On trouvera le tcxte original dans le Suppliment aux (Euvres de Descartes

(1913), p. 35. La demWre phrase de notre adaptation est en tfite du r6dt de
Schluter.
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lerees d'eau-de-vie, apres lesquelles il dormit deux jours entiers,

Le Vendredi, nous avons pu lui donner une soupe au vin, mais

il commenga a se plaindre de violentes douleurs dans le cote,

au point de ne pouvoir rattraper son soufile, et ces douleurs ne

firent qu'augm.enter, degenerant en fievre violente et en pleu-

resie, sans qu'il y voulut croire. Le lundi la reine lui envoie

son medecin, qui lui present de bons remedes et une saignee,

mais Descartes lui repond qu'il n'a pas de sang a perdre [« Mes-
sieurs, epargnez le sang frangois «, disait-il] ^ et qu'il ne veut

pas d'autres remedes que ceux qui viennent de la cuisine.

Toutefois enfm, il se laisse faire par trois fois, mais la saignee

ne donne que du sang deja corrompu et tout jaune et cela ne

servit a rien. II est mort hier [11 fevrier 1650], entre trois et

quatre heures. »

Voila, dans sa nudite, le recit de ce simple. Que Descartes ait

communie, c'est certain
; qu'il ait prononce pour les amis qui I'en-

touraient « des discours fermes et pieux... dignes d'un homme non

seulement philosophe, mais religieux »
2, c'est possible, mais non

assure. Un philosophe n'a-t-il pas le droit de mourir comma
un autre, trouble, ralant, dans les affres d'une agonie, suivie

d'un brusque apaisement, ou il ne reste plus rien, du moins sur

cette terre, de cette lucide conscience dont I'Univers meme
s'illumina ? C'est cette idee que developpa Christian Huy-
gens, le fameux physicien, ftls de Constantin, dans un poeme
frangais qui est I'adieu de la Hollande a celui qui I'enrichit de

sa presence :

Epitaphe de Des Cartes par Chr. Huygens ^.

Sous le climat glace de ces terres chagrines,
Ou I'hiver est suivi de rarriere-saison,

Te voici sur le lieu que couvrent les ruines
D'un fameux bastiment qu'habita la Raison.

Par la rigueur du sort et de la Parque Infame,
Cy gist Descartes au regret de I'Univers.
Ce qui servoit jadis d'interprete a son ame
Sert de matiere aux pleurs et de pature aux vers.

1. Cf. A. Baillet. La vie de Descartes, t. II, p. 418.
2. (Euvres, t. V, p. 474. Lettre de Chanut ^ Elisabeth.
3. Envoyee par lui k son frere Constantin le jeune, des le 29 mars 1650. Christian

avait alors vingt et un ans, etant nele 14 avril 1629. Comme Descartes avait pressenti
le g^nie de Pascal, il pressentit aussi celui de Christian, alors que ce dernier n'avait
pas dix-sept ans. II ^crit en eflet k de Wilhem, le 15 juin 1646 : « II y a quelque temps
que le Professeur Schooten m'envoya un escrit que le second fils de M' de Zuy-
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Cette anie qui tousjours, en sagesse feconde,

Faisolt voir aux esprits ce qui se cache aux yeux,
Apr^s avoir produit le niodele du nionde,

S'lnforme desonnals du niystere des deux.

Nature, prends le deull, vlens plalndre la premiere,
Le Grand Descartes, et monstre ton desespoir

;

Quand 11 perdit le jour, tu perdis la lumlere :

Ce n'est qu'^ ce flambeau que nous t'avons pu voir I

Christ. HuYGENS, 1650,

lichcm avolt fait touchant unc invention de Matlicmalique qu'il avoit clicrcli^e, et
encore qu'il n'y eust pas tout k fait trouvd son conte (ce qui n'estoit nullement
estrange, pource c|u'il avoit clierch^ une chose qui n'a jamais estd trouvde de pcr-
sonne), il s'y estoit pris de tel biais que cela m'assure qu'il deviendra excelent en
ccte science, en laquelle je ne voy presque personne qui sfactie rien. » (Cf. (Euvres,
t. IV, p. 436). Selon le p6re, Descartes le disait de son sang (cf. Ibid., t. X, p. 631).

Je reproduis le pb^me du physicien hoUandais, sans chercher k en corriger les

vers mal rythmfe ; il y en a assez d'adinirables pour faire pardonner ceux-1^ k
un jeune HoUandais ^crivant en notre langue. Dans les (Euvres de Djscartej, la
pidce de Huygens est au t. V, p. 480. •

FIN

DU

LIVRE III





CONCLUSION

II y a un passage de la correspondance de Descartes que
nous n'avons pas cite et qui est assez singulier, c'est celui oil

il raconte la visite qu'il fit, probablement en 1637, avec deux
de ses amis ^, « a une lieue de Leyde pour voir, par curiosity,

I'assemblee d'une certaine Secte de gens, qui se nomment Pro-

phetes et entre lesquels il n'y a point de Ministre, mais chacun

presche qui veut... soit homme ou femme, selon qu'il s'imagine

estre inspire... Une autre fois nous fusmes entendre le Presche

d'un Ministre Anabaptiste, qui disoit des choses si impertinentes

et parloit un frangois si extravagant que nous ne pouvions

nous empescher d'eclater de rire. »

Soyons plus graves cette fois que le philosophe, mais suivons*

le. Les anabaptistes qu'il va voir et qui sont Fran^ais ou Wal-
lons, puisque c'est en notre langue qu'on leur preche, c'est a

Warmond qu'ils demeurent, nous le savons par les Sorberiana,*

Quant aux « Prophetes », ee sont a toute evidence les « Colle-

gianten >> de Rhijnburg.

II n'y a pas en Hollande de Colline inspiree, pour I'excel-

lente raison qu'il n'y a pas de coUines, mais pourtant « il est

des lieux oil souffle I'esprit » * et la campagne qui s'etend de

Leyde a la mer en contient au moins trois. II n'estpaspossible^

quand on passe de I'un ^ 1' autre, de ne point les rapprocher en

pensee, plus encore qu'ils ne le sont dans la r^alite : Endegeest,-

Rhijnburg, Warmond.
Partez de Leyde, prenez la route qui va vers la mer ; au bout

d'un quart d'heure, engagez-vous sous I'allee sombre des ormes,

qui s'ouvre k votre gauche, vous arriverez au chsiteau d'Ende-

1. CEuores de Descartes, t. II, pp. 619 k 621.
2. Maurice Barr6s, La Colline Inspirie (1913), p. 1.
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geest : les arbres semblent s'y repeter encore les dialogues de

notre Platon. Revenez sur la route, reprenez-la, dans la direction

<ie la mer ; apres une demi-heure, vous serez a Rhijnburg, ce

qui veut dire chateau sur le Rhin. Vous en chercherez un en

vain, mais vous trouverez mieux. Tapie parmi les jardins,

encadree de fermes blanches et basses, a toit rouge et a volets

verts, nullement differente d'elles, si ce n'est qu'elle est plus

modeste et plus humble, vous trouverez une masure : c'est la

maison de Spinoza. Ferme de Rhijnburg, petit chateau d'Ende-

geest, palais immenses dont les pensees des philosophes qui y
logeaient, reculaient les murs jusqu'aux etoiles. Le monde
habite la.

Or, si Spinoza a choisi Rhijnburg, c'est pour la meme raison

que Descartes a choisi Endegeest, c'est parce que dans « ces

fins de terre », les pensees heterodoxes fleurissent librement.

Chasse d'Amsterdam par la Synagogue, Spinoza se met a I'ombre

de ces illumines qu'a visites Descartes, ces « Collegianten >;, qui

sont aussi parmi les precurseurs de la pensee libre. Un des notres,

un Frangais, nomme Poiret, ira mourir a Rhijnburg, avec sa

secte, en 1719.

Ainsi de Warmond, troisieme point de ce triangle mystique,

€t ou un autre Fran^ais, bien illustre celui-la dans I'histoire

des idees religieuses, le Pere Quesnel, va s'eteindre, a la meme
date, et repose encore en son cimetiere d'exil.

Les routes de I'epopee frangaise, a demontre Redier, sont

jalonnees par des tombeaux, tombeaux de saints, tombeaux
de preux, d'oii, selon les recits du moyen-age, germent souvent

des branches fleuries. Ne les laissons pas deperir, ces precieux

rameaux de la legende. Ne laissons pas,abandonnees et privees

de I'hommage de notre souvenir, aucune des sepultures oil dorment
les grands Frangais qui, a la terre etrangere, loin du soleil dore

qu'ils regrettaient, ont apporte des rayons de sa feconde lumiere.

De Grave au Limbourg et du Limbourg a Grave, a Rreda
ou a Rois-le-Duc, cherchons les lieux ou ils sont morts ces

soldats de la «hberte belgique», du Hamelet, Montmartin, La
Gravelle :

Que si leurs ann6es
Furent icy bas,

Parmy les combats
Trop tost terminees,
Au moins que leur los
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Redult en memolre,
Couromie leurs os

D'immortelle gloire.

Preiions le chemin des tombes. Que nos amis de Maestricht

retrouvent celle de Saumaise, comme nous avoris, dans l'£glise

dc Saint-Pierre, degage celle de notre immortel Scaliger.

Que parlout surgissent des pierre§ commemoratives ou, a

leur defaut, que des pelerinages litteraires s'organisent aux
lieux que les nolres ont illustres, a Franeker, a Harderwijk, a

Egmond, k Deventer, i Utrecht, dans lesquels vecut Descartes, a

Amersfoort; qui est comme I'asile du Jansenisme fran^ais, a

Amsterdam, oil I'ombre de Descartes pent aussi rencontrerl'ombre

de Spinoza, mais surtout a Leyde, dont nos etudiants ont

oublie le chemin, et ou ils furent jadis si nombreux que partout

dans les rues retentissaient ou les « A Diu sias ! » ou les « Dieu

vous conduise ! ».

Entrez avec respect, non pas seulement dans I'figlise Saint-

Pierre, ou reposent Scaliger, Polyander, de I'Escluse, pres de

Christian Huygens, ce qui est un symbole encore, mais dans

le vieux cloitre qui abrite I'Ujiiversite. Songez que dans cette

salle de philosophic frequenta Guez de Balzac, et que dans un

meme amphitheatre, on vit se pencher curieusement sur les

cadavres et assister a la « Legon d'Anatomic », en 1615, le

« libertin » Theophile, en 1637, le croyant Descartes. Voyez

passer devant la loge du « Pedel » ou bedeau, alors Louis Elzevier,

moitie concierge, moitie libraire, la toge trainante de Doneau,

la robe rouge a col d'hermine du petit vieillard a barbe blanche,

Joseph Juste Scaliger, « lumierc de cette University ».

En ce lieu surtout Ton comprendra combien la pens6e fran-

^aise et la pensee hollandaise ont ete, dans la premiere moitie

du XVII® si^cle, intimement et etroitement melees, comme
I'etaient, sur terre, leurs armes, et sur mer, leurs pavilions, et

Ton sera tente d'ecouter, dans Tune et I'autre nation, la voix

imperieuse du passe, pour lui demander des inspirations pour

le present et des directives pour Tavenir.

FIN

4«





PifiCES JUSTIFICATIVES





{page 43] ODE PINDARIQUE SUR LE VOYAGE
FAIT PAR L'ARMfiE DES ESTATS
DE HOLLANDE AU PAIS DE LIEGE
L'AN 1602. ITEM SUR LA PRISE
DE GRAVED

STROPHE I .

Piqu6 d'un sainct aiguillon

Qui vient agiter mon ame,
Boufll de rcnthousiame
Du doux sonnant Apollon,

Inibu de I'eau qui decoule

De la come du cheval,

De qui le brillant christal

En cent petits plis se roule

Sur le pre, verd k jamais,

Du beau mont k deux somniets,

ANTISTROPHE

Je veux repousser les airs

D'une clameur Stentoree

Jusqu'a la voute etheree,

Je veux enfanter des vers

En faveur du grand voyage,
Ou ce nourrisson de Mars
Conduisoit nos estandards,

Maurice, honneur de nostre aage ;

Puis je veux chanter comment,
D'un terreux retranchement,

fePODE

Cest Heros tant brave
[page 44] Brida I'Amirand

Et son ost courant *

Au secours de Grave,
Faisant ses aprests

1. Le commcntaire de cette plfece de Jean de Schelaodre ayant €16 donn^
dans le corps du Livre I, Ics notes qui suivent ne se rapporteront gu^re qu'^
l'6tablissenicnt du tcxte. Cclui-ci reproduit, sauf indication contraire, I'^dition

de 1GU8 {Tijr el Sidon, Tragedie ou les Funestes Amours de Belcar et Meliane avec
aulres Meslanges Poe'tique (Bibl. Nat., His. Yf. 4264), par Daniel d'Ancheres, Gen-
tilhoniine verdfunois. Paris, Jean Micard, 1608). La ponctuatlon est modemisie

:

les « i » et les « u » remplacis, quand il y a lieu, par des « j > et des < v >. Je n'ai

aiouti d'accent aigu que sur 1 « e » (ermi tonique. La pagination est celle de
I'edilion.

2. Edition 1608 ; « hoste ». oix r«e* est fautiL Allusion aux ivenemcnts quiseront
racontis plus loin par le po6te.
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Avec un tel ordre
Qu'il ne fust apres

Fore 2 de demordre.

STROPHE II

Le ciel, rendu plus serain,

-,. Pour r'estaller sa richesse,

De sa feconde Maistresse

Avoit esmaille le sein.

Ja dans la verte ramee
Se nichoit maint oyselet

;

Un petit zephir follet,

•Caressant sa Flore i aym^e,
Frisoit son poll nouvellet

D'un souspir mignardelet.

ANTISTROPHE

Les Estats, trop ennuyez
De voir que le chappeau rouge
D'entour Oostende ne bouge,
Siegeant ses murs poudroyez,
Mettent leurs gens en campagne,
Comme oyseau de Jupiter

Pour faire prise quitter .

A ces corneilles d'Espagne.
Le Brabant nous traversons

Et droit a Liege passons.

EPODE

Soubs tant de charettes

La terre fremist

Et le ciel gemist
Au son des trompettes,

[page 45] La Meuse ne peut,

Par nous retenue,

Payer son tribut

A la mer chenue.

STROPHE III

L'Arragonnois un peu froid,

Ne nous osant entreprendre
En plain camp, nous vint attendre
Sur un malaise destroit.

Pour nous arrester, il gaigne
Le trop avantageux bord
D'un petit fleuve qui dort
Pres d'une large campagne,
Et pour bouclier contre nous
Se targua de son flot doux.

1. Edition 1608 ; « Filore », faute d'^pression.
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ANTISTROPIIE

Ainsi pourroit quelquefois

Une paresseuse vache
Braver la mine bravache
Du plus fler hoste des bois,

Sur le sueil de son estable,

Quand, de pied ferme attendant,

D'un lionceau gros grondant
La fureur espouvental)le

Luy presente seulement

Un front arm6 durenient,

i:P0DE

Lionceau qui cr6ve

Bouillant de courroux,

Qui son poitral roux
Herissant esl6ve,

Qui les flancs se bat
Des nceuds de sa queiie *,

Huchant au combat
[page 46] La beste cornue.

STROPHE IV

Son Excellence voyant
Sa prime en reprise vaine,

S'estant camp6 dans la plaine,

L'ennemy va defflant.

Desj^ le genest k I'erte,

A pleins naseaux hannlssant,

Fougueux 2, I'oreille dressant,

Frappe du pied I'herbe verte,

Eschauff^ d'un beau desir

De combattre k son plaisir.

ANTISTROPHE

J^ la sanglante Enyon
Pour la bataille s'appreste,

Faisant reluire la creste

De son guerrier morion ;

Mais ceste belle esperance,

Naissant au coeur des soldats,

En fln ne succeda pas,

L'autre manque d'asseurance,

Comme un regnard casanier

Se tapit en son terrier. -

fePODE

Bien qu'^gal de nombre,
Son peu de valeur

1. La rime est en « ue ». Dans I'ddition, le trima est cependant sur 1' c e • finaL

2. Ed. 1608 : « Fougoux »,
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I.e met en frayeur
D'un second encombre

;

Ce tant brusqu'abord,
Suivi de victoire,

Aux champs de Nieuport,
Luy vient en memoire.

STROPHE V

Trois fois I'astre Delien
[page 47] Fraya sur nous sa carriere,

De rayons de sa criniere

Dora le rond terrien

Et, dans la mer ondoyante,
Ja pour la quatriesme nuict,
Chaleureux avoit conduit
La charette flamboyante,
Ja soubs un voile noirci,

Le monde estoit obscurci

;

ANTISTROPHE

Le sommeil charme-travaux,
D'une liqueur distilee,

La paupiere avoit colee
Du grand Cesar de Nassaux,
Lors, songeant, il vit paroistre
Le Dieu qui, pour ses esbats,
Se plaist parmy les combats,
Qui, de sa nerveuse dextre,
D'un coutelas grand et beau
Luy presentoit le pommeau,

i^PODE

Serrant une targe
Au senestre bras.

Qui couvroit en bas,
De son ombre large,

Les murs importants
D'une forte place.

Que ja de longtemps
Un Prestre menace.

STROPHE VI

« Mon fils, dit-il, ne feins pas
De retourner en arriere

;

Dresse la pointe guerriere
De tes indontez soldats

[page 46] Contre quelque forteresse
Et, vivement guerroyant,
Va la Gueldre nettoyant
De ceste engeance traistresse,
Puis que le sort envieux
N'a pas seconde tes voeux.
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ANTISTHOPHE

Plustost Ics Chevreulls craintifs,

Quittants dcs forests ombrcuses i

Les cavernes tenebreuses,

Paistront au sein de Thetis,

Flustost I'horrible baleine

Viendra brosser aux forests,

Quitlant Ic sein tout expn^s

De la bouillonnante plalne,

Plustost I'aigle ravissant

Craindra le pigeon passant,

fePODE

Que jamais se rende

A ces basanez,

Contre elle obstinez,

Ta superbe Oostende ;

Elle est k couvert

Soubs ceste rondelle,

Ne craignant Albert

Ny son Isabelle.

STROPHE VII

A tant le p6re aynie-sang

Se guinda vers I'Empiree,

Hastant sa coche tir6e

Par lions k double rang,

Coche qu'un cliquetis d'armes
Va tousjours environnant,

Un tonnerre cannonant
[page 47] Une espouvante d'alarmes,

Puis, le sommeil chasse-ennuy

Se retira quand et luy.

ANTISTROPHE

L'Hercules des Hollandois,

Esveill6 devant I'Aurore,

Le Roy tout puissant adore,

Gomnie cognoissant sa voix

Favorablement certaine,

Puis courageux, ensuivant

L'oracle non decevant,

Tous ses drapeaux il remeine
Vers la forte garnison.

Qui garde en toute saison

fePODE

De Grave les terres

Et, comme un Autour,

1 Ed. 1608 : « onibrageuses ». Ma correction est impos^e par la mcsure du vers.
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Estend.a I'entour

Quatre fortes serres

Sur ceste perdrix,

Qui, fort desirable,

A beaucoup d'esprits

Sembloit imprenable.

STROPHE VIII

Sur les fromenteux seillons,

Pres de I'ombreuse fueillade,

Logea sa belle brigade.

Cinq aguerris bataillons,

Mais, sur la plaine jonchee,
Pres des marests limonneux,
De GuiLLAUME 1, sage preux.

La bande y fut retranchee

Et du beau Prince Henry
Aussi bien ne que nourri.

[page 48] antistrophe

La, sur toute nation,

Parmy cette grande armee,
Parust la fleur renommee
Des nepveux de Francion,

La noblesse aux armes duite

Des indontables Francois,

Qui, par La Noue 2 autrefois,

Et par Chastillon conduite,

De DoMMARViLLE despend,
Digne d'un fardeau si grand.

6pode
* Et de ce Bethune

De qui le Demon
Promet a son nom
Plus belle fortune,

De qui le grand coeur,

Plein de belle audace,
Seconde I'honneur
De sa noble race.

STROPHE IX

Plus loin de la sont butez
Les fantassins d'Angleterre,

Oil la Hollandoise terre

Jette les commoditez.

1. En petites capitales dans le texte, ainsi que les noms qui suivent : Henry, La
Neve, Chastillon, Dommarville, Bethune.

2. Ed. 1608 : La Neve. La correction en « La Noue » ne porte que sur le premier* e

»

remplac6 par un « o » et est fondle sur I'histoire des regiments frangais, telle
qu'elle a et6 retrac^e plus haut, pp. 26 et s.
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Par ce lieu, la providence
Des Senatcurs bicn liguez,

Sur Ics soldats fatiguez,

Espandit toute abondance,
Lh, Ics superbes Anglois
Tremblent grand Veer *, sous ta voix.

ANTISTROPHE

Mais des Julesques 2 I'honneur,

Ernest, le niiroir des Princes,

[page 49] L'Achilles de ccs provinces.

Et d'Espaigne la fraycur,

Peupla la digue terreuse

Et le petit fort quitte,

Separ6 de la cite

D'un seul contour de la Meuse
;

Touts ces quartiers au dehors
Furent conjoincts en un corps.

6pode

Si longue muraille,

Tant de garnisons
Fermant de gasons
Un champ de bataille,

Rompirent le cours
De leur admirandc,
Menant au secours

Multitude grande.

STROPHE X

Pres de nous il se logea .

Et, de la part que le fleuve

Les champs de Mastricht abreuve,
Nostre ost assigeant siegea,

Gallante Rodomontade,
Si son courage abaisse

Tel dessein n'eust delaiss6

D'une Espagnolle boutade
Et, de nostre ombre craintif,

Quitt6 tout preparatif.

ANTISTROPHE

Mais, pauvres gens, dites moy,
Qui vous esmouvoit de faire

Si notable vitupere

A Torgueil de vostre Roy ?

Avoir fait si belle monstre,

1. Ed/1608 : « VVer » ; sans doute faute d'imprcssion pour « Veer », qui est la forme
courante' du nom du g^n^ral anglais Francois Vere dans les documents hollan-
dais.

2. Ed. 1608 : t Judesques ».Cf. plus haut, pp. 78-79.
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[page 50] Nous avoir veus de si pres
Pour eviter par apres
Le devoir d'une rencontre,
Se retirer sans subject I

O I'admirable project 1

6pode

Que si la foiblesse

D'un si grand amas
Redoutoit le bras
De nostre noblesse,

C'estoit vostre honneur,
Sans monstrer la teste,

De masquer la peur
D'une excuse honneste.

STROPHE XI

Je Sfay qu'au creux infernal

L'un de vos peres Monarques,
Voyant sur le doigt des Parques
Vostre infortune fatal,

Requist au Roy des tenebres
Qu'il despeschast les frayeurs
Pour s'emparer de vos coeurs
Pleins d'entreprise[s] funebres,
Car c'est la le seul pouvoir
Qu'en ces lieux il pent avoir.

ANTISTROPHE

Mais I'Eternel qui, d'en haut,
Avisa toute une arm6e
Concordement animee
Pour attendre cest assaut,
Qui vit nostre chef en armes,
Ce Comte Hollac i si vaillant
Et tout le champ fourmillant
De six milliers de gendarmes

[page 51] Qui vit border nos fossez
De bataillons herissez,

EPODE

« Tourne la fortune
(Dit ce Pere doux).
Sens dessus dessous,
Sa roue importune,
Laisser je ne veux
A son inconstance
Sur ces miens nepveux
Aucune puissance. »

1. Ed. 1608. « HoUae ». Hollac est la forme franfaise de Hohenlohe.
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STROPHK XII

Les demy-Morcs lionteux

D'avoir portd les cscliclles,

Les picqs, les plane-lies, les paisles,

Pour un cffor. I)elli(]iieux,

Puis d'avoir fait la retraicte

Panny I'liorreur de ia nuict,

S'estre espouvantez au bruit

D'une sourdine secret te,

Logent dds le lendeinain,

Dans leurs cabanes, Vulcain.

ANTISTROPHE

Nostre sage Agamemnon,
Delivr^ de tant d'affaires,

Presse les murs adversaires

D'un plus poignant csperon.

Si qu'apres trente journ^es

Fismes a I'extremit^,

Desloger de la cit6

Leurs phalanges mal-men6es,
Non sans perdre en cest honneur
Testes de grande valeur :

£PODE

[page 52] « Mais quoy ? gens de guerre,

« Tant chefs que soldats,

« Semblent en ce cas

« La tasse de verre,

« Que son maistre veut
« Souvent estre veiie,

« Qui durer ne peut
« Tant de fois tenue.

STROPHE XIII

Muse, mon sacr6 soucy,

ifc I d« grace <|ue la flame.

Qui tient en fureur mon ame,
Ne s'estaigne point icy.

Que ton souffle, ma mignonne.
Qui travaille, violent,

Mon estomach panthelant,

Au besoin ne m'abandonne,
Plustost emply mon eerveau
D'un Apollon tout nouveau.

ANTISTROPHE

Mon cceur, ne permets-tu pas
Que, sur mes chordes, je range
Du bon Du Puis ^ la louange,

1. Du Puis, ainsi que les noins suivants, est Imprim^ en romaine, alors que le

texte est en italique. On reniarquera que les petites capitales ont ete r6serv6es aux
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Du Puis, I'amour des soldats ?

Que, baignant en pleurs, je sonne
Le dommageable destin
D'Hamelet et Mont-Martin,
Et qu'encor je mensionne
Lagravelle en qui les Dieux
Estallerent tout leur mieux ?

EPODE
Que si leurs annees
Furent icy has,

Parmy les combats,
[page 53] Trop tost terminees,

Au moins que leur los,

Reduit en memoire,
Couronne leurs os

D'immortelle gloire.

STROPHE XIIII

Mais non, dedans moy je sens,
J3 sens ta main qui me pousse
D'une soudaine secousse.
Pour me remettre en bon sens.
Or sus, abaissons les voiles,

Je sens amortir le vent,
Qui s'eslancoit en avant
Dans mes demi-rondes toiles,

Et mouillons en attendant
Le fer a deux crocs mordant.

antistrophe
Prince, non pas le Phoenix
Mais le Soleil de prouesse,
L'appuy, la force, et I'addresse
De tant de peuples unis,
S'il vous vient a gre de lire,

Libre de soucis plus grands,
Ces fredons que j'entreprends
Sur la Pindarique lire,

Prenez, mon Prince clement.
En gre mon begayement

;

lEPODE

Voyez qu'Amphitrite
Reyoit en ses caux,
Des moindres ruisseaux •.

La rente petite,

Et du Rhin puissan
L'onde frequentee :

[page 54] « Chacun faict present
« Selon sa portee.

^ail'^Hnil?!'^"'^^^
^* ^""^ colonels francais. « En qui les Dieux » est au.ssi enromaine,sans uouie. par erreur, , .

,
•

. •



II

[page 1] LE PROCEZ D'ESPAGNE CONTRE HOLLANDE/
PLAIDfi DfeS L'AN 1600, APRES LA BATAILLE
DE NIEUPORTi.
Dedi6 k tr^s-sage Prince et trfes-valeureux Capitaine, Maurice
cle Nassau, Due de Grave etc.

Grand foudre de combats, boulevard d'innocence,
Beau patron de sagesse et niiroir de clenience.

Prince, qui, pour nionter sur le throsne d'honneur,
Taillez en marche-pieds I'Espaignolle fureur,

Ja Flore, par six fois, de nouveau s'est par6e 2,

Depuis qu'un bel instinct de victoire asseur^e
Vous fit entrer en Flandre, et, costoyant ses bords.

Paver les flots de naus et les sables de morts.
Deslors cognust Philippe, en sa perte fatale.

Que la fortune estoit d'un Maurice vassale ;

Ce coup, vostre beau nom par le monde porta,

Jusqu'aux murs de Madril, I'horreur en esclata.

Le bruit d'un tel exploit dans nion ame fit naistre

Un esguillon de Mars, un desir de cognoistre

Le guerrier qui deffend, nompareil en vertus,

[page 2] De I'acier de Cesar, les raisons de Brutus 3.

Flottant en eg dessein, la pesanteur du Somine,
Image de la mort, tons mes soucis assomme,
Lors sortant en esprit pour prendre mes esbats,

Je laissay mon tombeau gisant entre les draps,

G'estoit lors que le chantre k la creste vermeille

Predit au laboureur que I'Aube s'appareille,

Lors vois-je ou pensay voir le fantastic * Morph6
Sortir par le portail qui, de corne estoff^,

Ne fait voir aux dormants que veritables songes :

« Ce ne sont (me dit-il) effroyables mensonges
Ni spectres importuns que monstrer je te veux ;

Laissons ce lieu terrestre, il faut monter aux cieux. »

A-tant, il me chargea sur son espaule forte,

Guinde sur deux cerceaux et, d'un clin d'ceil, m'enporte
Aux planchers etheres ; k peine eus-je le temps

1. Collationne sur I'cxcmplaire des Meslanfjes. qui se trouve k la BibllotMque Nalio-
nale (Rds. Yf. 4264), h la suite dc : Les Funestes Amours de Belcar el Metiane..., par
Daniel d'Ancheres. Paris, Jean Micard, 1608. Le Procez d'Espagne est la premiere
piece des Meslanges. Pour Ic cornmentaire litt^rairc et historique, se reporter au
chapitre IV du Livre I. Les notes qu'on trouvera ci-apr6s nese rapporteront en giin^ral

3u'a r^tablissement du tcxte. Les « u* out 6i€ remplac6s par des « v», les « i» par
es « j »,et inversement, quand il y a lieu. La ponctuation a^t^ modernisee, I'accen-

tuation ancienne rcspcctee, sauf quand il a fallu ajouter un accent aigu pour mar-
quer la tonique.
• 2. La pidce a done &t^ compos^e en 1606. Voir plus haut, p. 49 .

3. Voir plus haut, pp. 45 c«. 47 pour le comnicntaire de ces vers.
4. Ed. 1608 : « fantaslique ».
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D'aviser en passant tant d'astres esclatants
;

J'entre dans un palais, ou la salle doree,

De cent divinite[s] ^ en couronne paree,

D'une odeur de Nectar me ravissoit les sens,

Nectar au pris duquel ni les lis blanchissans,

Ni la fleur d'Adonis, fraischement espanie,

Ni les parfums Indois, les douceurs d'Arabie,

Ne sentent rien de bon. La, le Pere tonnant,
Assis en majeste sur un throsne eminent,
CrouUait un feu bruyant son courroux ^ trois pointes ;

L'aigle asseure le voit, bien que, des troupes saintes

Le respect, le silence, et la morne palleur

Couvrent dans la poictrine une glaceuse peur.

Contemplant ces beaux lieux, ceste heureuse demeure,
Tantost je voy monter sous la ronde cambreure
Deux Nymphes d'icy bas, que I'Athlantide aisl6,

Sergent et messager du Palais estoile,

Guidoit au jugement de leur noise obstinee.

Premiere s'avangant, L'Espagne basann^e,

(page 3] Orgueilleuse en son dueil, dolente en son orgueil,

Portoit la rage au frond et les larmes a I'oeil.

Sa demarche estoit grave et sa robbe tissue

De metail de Peru rayonnoit a la veiie,

Le jayet de son poll, mignardement tresse,

De brillants Soleilles estoit entrelass6 2.

Son sein estoit blanchi de perles arrengees

Et de chainons d'or fin ses espaules chargees.

Lors, baissant son ^ sourcil, se prosterne aux degres
Du trosne supernel et verse aux pieds sacres

Du Roy des Immortels un torrent de ses larmes.

« Pere, dit-elle alors, qui, d'un trait de vos armes,
Poudroyastes, ireux, sur les champs Phlegreans,

Le superbe appareil des freres Aethneans,
Las 1 je me plains de I'injure a moy faite

Par la rebellion d'Hollande ma sujette,

A vous, grand Justicier, qui, tout puissant, vengez
Sur I'inique oppresseur les pauvres afiliges.

Pour reprimer I'ardeur d'un peuple trop volage,

Pour maintenir des loix le sacre-saint usage,

Vous couronnez les Roys qui serrent en la main
Le sceptre appanage di pouvoir souverain :

Vous les eslevez haut pour redoutes les rendre
Et, par signes divers, nous voulez faire entendre
Qu'estans vos Lieutenans et comme issus de vous,
II faut trembler sous eux et craindre leur courrous,
Que I'homme, entreprenant de leur faire nuisance,
Conspire en mesme temps contre vostre puissance,
Qu'il vous veut dethroner, s'eslevant comme ceux
Qui entassoient les monts pour escheller les cieux.

1. Ed. 1608: « divinite*.
2. « Jayet » est un synonyme de jais, que Littr^ signale encore, « jais : on dit aussl

jaiet ». Le sens est : ses cheveux noirs sont entrelaces de brillants ^tlncelants.
3. Edition : 1608 < leur soucil *.
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Ore si voyez vous, et le soufTr^s encore,
Que le meilleur des Roys, Philippe que j'honore,
Race du grand Cesar qui, Plus outre passant,
Feit jusques au tonibeau son Empire croissant,

Ipage 4] Soit niesprisd des siens, des peuples dont vous mesme
Assortistes jadis son royal diadcnie.
lis ont pour leur conduite un Alexandre csleii,

Mignon du Sort aveugle, et de Mars bien voulu.
Qui, Nestor au conseil, Pelei'de en la guerre,

Joint cit^s k cit^s et terre contre terre,

Nous mena^ant qu'un jour la terrestre rondeur
Bornera sa conqueste et le Ciel son honneur.
Las ! abaissez le front, et, d'un oeil de clemence,
Voyez mes champs deserts ou, valnqueur, il se lance,
Voyez mes bataillons k I'estran terraces,

Mes plus illustres flls k monceaux renverses
Et, voyez, creve-coeur I courir un pauvre Prince,

Ne trouvant pas lieu seur au coeur de sa Province,
Et, sinon par pitie, par devoir pour le moins,
Embrassez I'equite, qui recourt k vos mains.
Voire si, Roy des Roys, les majest6s humaines
Sont de vostre grandeur les images certaines,

Pourquoi permettez vous aux peuples allies

De se crester le chef pour les fouler aux pieds ?

De quoy vous sert ce bras tout rougissant de flame ?

Est-ce pour mettre en cendre un Gaphare sans ame ?

Pour briser en esclats un chesne de cent ans,

Vaine terreur des daims ? Non, non ! Pere, il est temps
De monstrer aux mortels, d'une plus vive sorte,

Le redoutable chocq de vostre ire plus forte,

lis mesprisent tout frein, comme ne pensant pas
Qu'un Dieu soit soucieux des affaires d'embas.
He ! si tant de guerriers qui n'agueres en France
Causerent k leur Roy mainte dure soullrance,

Sont rangds k ses loix et si les plus mutins
Ont chang6 les combats en paisibles festins.

Que ne nous faictes-vous une pareille grace ?

Mon Prince at-il moins d'heur, de puissance ou d'audace
(page 5] Qu'Henri tant craint au monde ? He 1 ne permettez pas

Qu'ils montent sur son throne et le versent a bas,

Arrestez ce torrent qui nos plaines ravagp
Ou destournez ailleurs sa bouillonnante rage.

Ainsi tousjours le son de vos foudres grondans
Face trembler les Dieux, contre vous se bandans,
Ainsi I'Enfant aisle n'outre-perce navr^es
Vos superbes beaut^s que de flesches dories. *

A tant se teiit Espagne et sur pied se dressa.

Puis, d'un humble maintien, Hollande s'advan^a.
L'or de ses blonds cheveux oCi Cupidon se joue
D'un humide roseau sans parade se noue

;

Son front, illumin6 de flambeaux azures,

Les lis de son teint frais, de rose colords i,

1. Edition 1608 : « coiorics ».

45
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L'embon-point de ses bras, mi-couverts de la mauche,
Son voile a cent replis de fine toile blanche,

Tiroient au fond des cceurs plus de rayons ardents

Que TEspagnole pompe aux yeux des regardants.
« Monarque universel, de qui la providence
Tourne de tant de feux la diverse cadence.

Si, dit-elle, equitable et juste vous sembla
Le vieil chasse-Tarquins, qui de Rome doubla
La couronne en Consuls, vous rendez approuvde
Ma main de liberte contre Espaigne eslevee.

Les Roys sont vos nepveux s'ils gouvernent en paix,

S'ils briguent en douceur 1'amour de leur subjets,
lis sont les favorits de vos images vives,

Mais si, bridants les coeurs et les langues craintives

Des peuples asservis, ils transforment les noms
De Princes en Tyrans, de Csesars en Nerons,

Si, pour souverain chef, ils ne vous recognoissent.

Si, brutaux, de rapine et de meurtre ils se paissent,

II faudra prendre en gre la rage qui les poind ?

Nous sentirons les coups et n'en soufflerons point ?

[page 6] Le poisson, I'oyselet, et la biche, grand-erre,

Fendra, battra, courra, Teau, le vent et la terre,

Au seul nom du trespas. Nous serons k jamais
Brebis entre les loups qui nous mangent en paix ?

Nous verrons chasque jour, au gre de leur furie,

Un carnage d'Anvers et cent autre turie ? i

Un Due d'Albe sans foy qui voudra, resolu.

Fonder sur le massacre un pouvoir absolu.

Qui semble conjurer par bourreaux et par guerres

De peupler I'Acheron aux despens de nos terres ?

Si nous levons la voix, nous serons des mutins ;

Si nous cherchons salut, nous voudrons, Ubertins,

Enterrer la balance et le glaive d'Astree ?

Et quoy ? se plaint^on d'eux ^ en ma seule contree ?

Sommes nous seul[s] 1^ bas, dont la juste rancceur

Garde leurs falts en Tame et les ait en horreur ?

Soit oiji TAube premiere ouvre son teint de rose,

Soit ou le coche ardant de Phoebus se repose,

Soit ou d'eternel chaud les Negres sont presses,

Soit oil les flots baveux en marbre sont glaces,

Vous ne voyez climat ou chacun ne deteste

De leur ambition la dommageable peste.

,
L'Espagnol est un feu, qui tant plus se fait grand
Du mal de ses voisins, et tant plus entreprend.

C'est un chien en sa foy, e'est un Paon en sa gloLre,

Un regnard en sa guerre, un tigre en sa victoire.

N'appelons a tesmoin le monde ja desert.

Par un vol de Coulombe autrefois descouvert.

Oil Ferrand par le sang, par la chaine servile,

1. Pour la seconde fois (cf. plus haut, p. 2), le poete ne met pas le pluriel aprJs
cent.

2. Edition 1608 : deux.
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Preschant le metail jaunc au lieu de I'Evangile,

F'lt aux pcuples donti^s plus de mortel cnnuy
Que les Demons d'enfer (jui regnoient avant luy.

Je tairay Icur Cesar qui gaigna par amorce
Les Allemans peu fins, les gouverna par force ;

[page 7] Je tairay les complots qu'il dressa tant de fois

Pour esbranler I'ltale et tenter les Anglois
;

Je n'iray rechcrchant les terres esloign^es,

Je ne veux de si loing fueilleter les anndes,

Mais abaissez les yeux, 6 Fondateur du Tout,
Contemplez k loisir de lun h I'autre bout.

La France encor en pleur pour ses villes brusl^es,

Pour ses fleuves sanglans, ses terres desol^es
;

Un poison infectant ses membres abrutis

Les avoit divis^s en contraires partis,

Opposant en bataille et le frere i son frere

Et le pere k son flls, une hideuse Mere,
Une civile horreur luy deschirant les flancs,

Vouloit ses plus beaux lis aussi rouges que blancs.

Qui causoit ce meschef ? les secrettes men(!'es

D'un Herode routier, qui par longues annces
Engraissoit les Caphards, pour, d'escrits et de voix,

Rendre un peuple felon, tant fidele autrefois,

Peuple qui, se couvrant en barricades fortes >,

Outragea son bon Prince et luy ferma ses portes,

Luy poussa dans le sein le parricide fer

D'un meurtrier enfrocqu6 creature d'enfer.
Mais vous le scavez mieux, car vos oreilles saintes

Ont de tant d'oppressez entendu les complaintes,

Voire exaucez leurs voeux et vostre ceil, de piti^,

Poussant dans ses brouillards un rayon d'aniiti^,

A dessilld les yeux des Ligueuses armees
Et remis en vigueur les palmes renonini^es

D'un Henry sans pareil qui tiendra desormais
Toute I'Espagne en peur, toute la France en paix.

Ainsi parla la Nymphe, et le grand flls de Rh6e,
Secouant tout le chef de fa^on choler^e,

Feit trembler de Pluton les empires noircis,

(page 8] Craquer les fondemens ou le monde est assis,

Puis de I'oeil trouble-ciel, qui farcit les nuages
De tourbillons d'esclairs et de gresleux orages,

Lan^a sur la Castille un regard furieux,

1. Les caractdrcs typofjraphiques do ce vers et des onze suivants jusqu'au bas de
la page sont passablement brouill^s dans I'exemplaire de la Bibliothdque Nationale.
II a fallu collationner sur celui de I'Arsenal. II ne s'agll pas ici d'un composteur mal
vJss^ cu d'une forme nial serrie, mais d'un brouillage voulu pour ichanper k la

<rensure, i» raison de la vive altaque contre la Reine Catherine de Medicis, les

moines, .Jacques Clement, rHf^lisc el la Li(»ue... Les derniers mols lisibles sont « Ic

>;rand fils de Hh6e ». Les deux vers : « Secouant tout le chef, etc. » et « Feit trem-
bler, etc. », manquent compldlement. De la i)hrase : « I'n Henry sans pareil qui
tiendra desormais

I
toute I'Lspat^ne en pcur, touHa France en paixj », seul le pre-

mier vers est lisible. Le second a du Otre brouill^ volontairrment, comme compro-
mettant pour la politique de Htnri, qui allait s'entremeltre ou s'^talt entremls
pour la paix.
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Tonnant en mesme temps ces mots impetueux :

« Enfin done, arrogante, aprfes mille blasphemes
Vomis, en ton malheur, contre mon trosne mesmes,
Mille horribles despits, dont le moindre juge
Meritoit bien un traict des Cyclopes forge.

Ton audace est dontee et cognoist, par contrainte,
Qu'il est, sur tons desseins, une Majesty sainte,

Et, succombant aux faix de mon bras violent,

Couve un fiel venimeux sous un masque dolent.
Ha 1 qu'en vain contre moy ces feintes sont dressees,
A qui seul appartient de sonder des pens6es :

Ou ce regard farouche ou ce geste me dit

Que la langue me prie et le coeur me maudit.
Ouy, j'ayme le bon droit : tant que ta gloire vaine i

Haussera ton mespris sur la nature humaine,
Je me rendray partie et, te versant a bas,

Te briseray du tout, si tu ne fleschis pas.
J'ay souflert jusqu'icy ta barbare malice
Pour en donter les miens qui se plongeoient 2 au vice,

Mais garde toy du feu ! La verge est en danger,
Si I'enfant s'adoucit et se veut corriger. »

J'escoutois attentif, quand le grand oeil du monde,
Jaunissant I'Orizon, de sa perruque blonde
Vint darder un rayon qui dessilla mes yeux ;

Je demeure estonne, comme tomb6 des cieux.

1. Edition 1608 : « veine ».

2. Edition 1608 : « plongeoit ».
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LE MODELLE DE LA STUARTIDE
(Ms. du British Museum 16 E xxxiii).

Voici comment j'ai 6X6 conduit k la d^couverte de ce manuscrit,

Ic seul jusqu'^ present connu de Jean de Schelandre et trfes probablement
en grande partie autographe.

On lit dans Les Funestes amours de Belcar et Mellane dediees au Roy
d'Angleterre par Daniel d'Ancheres, gentilhomme verdunois, A Paris,

chez Jean Micard... 1608 avec Privilege du Roy, 1 vol. pet. in-16

[Br. Museum, 1073 a 23 1-2], k la fln de la preface, ceci : « Et si V. M.
me fait I'honneur de les avoir pour agr6ables, je promets que, m'estant
fortifl^ la voix, sous ses favorables auspices, je feray retentir au Par-
nasse Francois le divin subject de ses louanges... » Le dessein dela Stuar-

tide est done, d^s lors, con^u.

Dans la preface de I'^dition de la Stuartide de 1611 ^ il est dit : «Le
seul argument imparfait et manuscript a remport6 le nom de belle

invention. »

C'est cette indication qui me servit de guide et, aid6 parl'obligeance

de MM. Pollard, Wood et Thomas, je retrouvai cet « argument imparfait

et manuscrit » sous la forme d'un petit in-quarto de la Royal Collection

portant la cote 16 E xxxiii et dont voici le titre. J'en respecte la dispo-

sition. (Cf. pll. XI et XII) :

Le Modelle de la Stuartide en l'honneur de la tr£:s illustre

MAisoN DBS Stuarts

Presents au Roy de la Grande Bretaigne pour obtenir son adveu en la

continuation d'un si grand project

PAR

Daniel d'Ancheres
SiEUR DE Schelandre

Plus d'Encheres et plus
VAULT.

Au folio 2 r" se lit une preface dont voici la transcription :

[fo 2 r<>]

Au Treshault, tres puissant et tres excellent Jacques I du nom, roy

de la grande Bretaigne, etc.

Sire,

Cest embryon sans forme (ou plus tost cest eschantiUon) d'un ouvrage
de longue haleine paroistroit aux yeux de vostre Majesty avec une

1. « Les deux premiers livres de la Stuartide en I'honneur de la Tiis illustre maison
des Staarts, dMi^eau Serenissime roy de la grande Bretaigne par Jean de Schelandre
S' de Soumazennes en Verdunois. A Paris, par Fleury Bourriqiiant, 1611, 1 vol. in-16.

(British Museiun, 1073, e 26). Le texte du premier livrc idit^ est sensiblement le

mfime que celui du nis. du Modelle, niais cc dernier prdsente, a cdii de lacunes, des
variantes importantes.
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temerity trop evidente, s'il ne prenoist I'escuze du jardinierqui, dezles

premieres traces de son parterre, a besoin des benins aspects du ciel

pour la reprize de son plan. Aussi me suis-je fait accroire que le fonde-

ment de mon travail ne peut estre expoze a meilleure censure qu'a

celle de V. M. a qui son interest en ce fait augmentera (si Ton peut

croistre au dela de I'extremite) son ordinaire clair-voyance, soubs le

sain jugement de laquelle, soit que I'invention n'en semble bien conceue,

soit que le stile ne soit trouve digne de sa matiere, j'auray tousjours

plus aize, devant longue poursuite, ou de redresser le modelle au niveau

de son bon plaisir, ou d'employer ci apres en autre mestier qu"^ celuy

des Muses les annees et [f. 2 v°] I'affection que j'ay vouees au service

de V. M. Au contraire, si la candeur de mon zele supplee tant aux def-

faults de ma plume qu'elle puisse impetrer I'honneur d'un petit adveu,

je me promets qu'en despit de sa foiblesse, elle prendra haute volee a

I'imitation du roitelet esleve soubs la faveur de I'aigle, et que, puis

que nous tenons ordinairement de I'astre soubs lequel nous sommes
n6s, la Stuartide pourra tirer quelque influence de perfection dun si

parfait et accompli Monarque duquel je me qualifieray toute ma vie,

Sire,

Le tres-humble , tres-obeissant

et tres-affectionne serviteur

Daniel d'Ancheres.

Aux fos 3 a 7 r" : Fondement de toutle Poeme sur la verite de Thistoire.

Explicit : Tu acquis Astree.
po 7 yo

; Argument Particulier de ce Livre premier.
po 8 ro : Le Premier Livre de la Stuartide. Inc. : « Je chante icy Thon-

neur des Escossois. »

F° 35 r° : Expl. : Que I'opulent qui n'a I'ame replette.

FIN DU PREMIER
LIVRE DE LA
STUARTIDE.

Voici la raison qui me fait croire que nous sommes en presence d'un

manuscrit, dont au moins le titre, la preface et I'argument sont auto-

graphes.

Dans I'exemplaire probablement unique de La Stuartide (edition

de 1611) que possede le British Museum (1073 e 25), on trouve a la p. 140
(cf. pi. XIII) une addition marginale manuscrite, encadr^e par un
signe d'intercalation entre les mots « Maistre » . . . et « Las ! »

:

« Ces deux vers sont obmis en I'impression :

De mon conseil I'inepuisable source,

Mon seul consort en ma penible course.

Las, etc. »

Le peu de soin et d'elegance avec lequel est indiquee cette interca-

tion montre clairement que nous sommes en presence d'une addition

d'auteur, d'apres son propre manuscr t, pareille k celle> qu'on reporte

sur des epreuves. Or le seul Schelandre peut avoir souci d'offrir a

Jacques I un texte non irutile. II y a done tout lieu de supposer que
I'addition de lap. 140 est autographe. L'ecriture ou titre et de la d6di-

cace du Modelle de la Stuartide el&nt sans contejialion possble (comme
on peut s'en sssurer par la com::a'aso;i d^ ncs plan he'> XI-XII d'une

i
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pait. et XIII, d'autre part) ahs-jlument identique k celle de I'Intercala-

ticn, il paralt U^j.itin e d'on indulie que Ic Ms. K xxxiii de Londrcs est,

lui aussi, nuto^raphe.

J'ajoute encore ici la pr^'face de I'^dition de ta Stuartide pour qu'on
puisse la comparer k celle du Modelle.

LA STl'ARTIDE
Les deux premiers Livres de la Stuarlide en I'honneur, etc., 1611.
P. 3. A Tr6s hault, tres-puissant et tres-sage Monarque Jacques I

du nom, roy de la Gde Bretaigne, etc.

Sire,

Voicy les effects de mon ofTre, sinon touts entiers, au moins sufTlsants

pour me gareutir du tiltre de faux prometteur, L'honneur est raiguillon
des ames bien n^es, c'est pourquoy celuy dont vostre Majestd favoreza
les premiers traicts de mon [p. 4] dessein m'a fait resoudre k la conti-

nuation de loeuvre tant que le printemps de mon aage accompagnera
mon affection, Et si les fruicts ne dementent point I'apparence des
fleurs, je me fay fort qu'ils seront aucunement bien receus, puisque
le seul argument imparfait et manuscript a remport6 — le nom de belle

invention. Belle certes, Sire, non I'invention mais la matiere et digne
esteuf de tomber en la main d'un bon joueur, propre a relever ce divin
chantre de Loire de la peine qu'il a prize a ressusciter un Astyanax et

fonder la majeste de cent Roys sur la vanit6 dun fantosme. Mais puisque
I'aage oil nous vivons a produict peu d'esprits qui daignent et tout
ensemble puissent bien entreprendre un project de si longue haleine ;

au deffault d'un plus fort de reins, si ne tiendray-je pas mes mains en
pochette k la rencontre d'un si excellent thresor : moy, dis-je, qui (bien

que je fusse des moindres) me penseroy bien au seur de I'affront que
recent devant le grand Alexandre un certain versiflcateur ; bref, moy qui

ay tousjours tenupour maxime que rele[p. 5]ction d'un beau subjet fait

honneur h son autheur comme le diamant k son or. Je poursuivray
done, Sire, et d'autant plus hardiment que je s^ay qu'audaces fortuna
juvat : (or je pren I'adveu de V. M. pour le seul vent de ma fortune)

je pousseray ma pointe, voire plus vivement que jusqu'icy, pours'eu

que nous n'ayons pas touts les ans le divertissement d'un voyage de
Juilliers. L'universelle paix qui coUe aujourd'huy nos fourreaux sur

nos espees symbolize k mes intentions et fait que, ne pouvant exercer

en quality de soldat, j'ay recours k celle de Potte, laquelle je ne repute
pas tant odieuze que fait le commun de nostre siecle...

Selon CoUetet (Ap. Asselineau, Notice sur Jean de Schelandre, 2« ^d., p. 15), i'au-

tcur avail compost encore deux autrcs chants que, converti par ses consells it la

maniftre de Malhcrbe, il avail ecrits en vers alexandrins r^guliers.
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DISCOURS POLITIQUE SUR LESTAT DBS PROVINCES-UNIBS
DES PAYS-BAS

Par J. L. D. B., Gentillionmie frangois. A Leyde, chez Jau Maire, 1638,
4 feuillets pet. 4° sign^s Jean Louys de Balzac et insdris dans le

Ms. fr. 17861, fo« 269 k 272 de la Biblioth6que Nationale. i (Voir ci-

dessus : Livre II, chap. XI, pp. 270-274).

[F° A 2 T°]. Un peuple est libre, pourveu qu'il ne veiiille plus servlr.

Apr^s avoir combatu longtemps pour la vie, il combat en fln pour la

victoire ; apr^s avoir tout endur6, 11 pent tout faire et lorsqu'il n'a plus
d'esp^rance, 11 n'a plus de crainte. Les Provinces du Pays-Bas qui ont
eschapp6 des mains du Roy d'Espagne, pour les avoir voulu trop serrer «

doivent ' leur liberty k rextr6mit6 de leur servitude, jouissent de la

paix, pour avoir est6 contraintes k la guerre, font une belle lefon k tous
les Souverains, de ce qu'ilz doivent envers leurs peuples et donnent un
exemple memorable a tous les peuples de ce qu'ilz peuvenl contre leurs

Souverains *. EUes ont la justice de leur cost6, puisqu'elles ont eu la

necessity. EUes m6ritent d'avoir Dieu seul pour Roy, puis qu'elles n'ont
peii endurer un Roy pour Dieu et de ne relever que de sa puissance,

puisqu'elles ont combatu pour sa seule querelle. Celui qui estoit

leur maistre, estant devenu leur ennemi, a perdu les droits qu'il

avoit sur elies, ayant viol6 ceux que Dieu a sur lui. Voulant traitter

ses subjets en [fo A 2 v"] bestes, il les a contraints de se souvenir qu'ilz

estoient hommes et ayant rompu le droit des gens par la mort de leurs

Ambassadeurs ^, il les a obliges k recourir au droit de nature par I'acqui-

sition de leur liberty. Point de merveilles done, s'il a perdu le Pays
duquel il a voulu perdre le peuple, si ceux qu'il a violent6s en leur foy

se sont oubli^s de leur fld61it6. Les Tyrans plus subtilz et ing^nieux k

I'invention des cruaut^s extraordinaires qui furent jamais, ne s'estoyent

point encore advises de s'attaquer k I'esprit, ne s^achans par ofi le

battre. Philippe Second a est6 le premier qu'on peut k bon droit nommer
le Tyran des ames. II a trouv6 le moyen de les faire endurer, il les a
mises k la gehenne « pour les faire deposer contre la verit6 et apr^s

avoir emploi6 toutes les peines de ce monde pour tourmenter le corps,

il s'est k la fln servi de celles de I'enfer pour tourmenter I'Ame. Ainsl,

1. Nous avons suivi ici ce texte original, en mentionnant, en note, les variantes

Importantes, empruntees soil k rexcniplaire encart6 dans le t. 517 de la Collection

Dupuy et qui porte des corrections manuscrites, soil k I'^dltion posthume des

(Euores de M. de Balzac, tome second ; A Paris, chez Thomas Jolly, 1665, in-fol.

pp. 482-5 (B. N. R6s. Z. 2167 fol.).

2. Var : « parce qu'il les a ».

3. Les deux Editions ont « donnent », mais ma correction s'est trouv6e v6rifl6e par
celle de I'ex. Dupuy.

4. Italiquc dans I'^ditlon originale.

5. Allusion k I'assassinat de Montigny en Espagne en 1570. Cf. Pirenne, Hislo ire

de Belgique, IV, p. 17.

6. Torture. L'ed. de 1665 orthographie : t gesne ».
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ce qu'on dit estre un don de Dieu s'est fait un suplice des hommes et

ceste lumiere spirituelle, qui doit esclairer les entendemens, a est6 changee
en un feu materiel qui consume les membres. Levons le masque a ceste

sanglante tragedie. N'est ce pas destruire son peuple, sous couleur de
le vouloir instruire ? tuer ses subjets pour les guerir ? brusler son Pays
pour le nettoier ? n'est ce pas faire servir la Religion a sa Tyrannic ?

rendre Jesus Christ ministre de ses passions ? et au nom du Roy Catho-
lique, venger la cruaute du Roy d'Espagne ^ ? Cruaute [A 3 r°] si grande
et inouye, que, s'il n'estoit pas permis autrefois de respirer sans payer
tribut, on n'osoit ouvrir la bouche sans craindre la corde et, si on dit

que- tons les hommes vivent pour le Prince, il sembloit qu'ilz devoient

tous mourir pour le Tyran. Ce pauvre peuple alors, ne trouvant point

de milieu 2 pour se sauver, fust contraint de cercher ^ sa seurete dans
les perilz de la guere et prit les armes a I'extremite, non tant pour resister

a un si puissant ennemi que pour rendre les derniers devoirs a la Nature
et faire un effort aux abbois de sa liberte. Mais celui qui lui donna la

resolution au coeur lui mit quant et quant * la force en la main et rendit

libres avec beaucoup de gloire ceux qui ne demandoient que servir

avec un peu de tranquillite. On vit naistre en un instant une armee,
oil le Due d'Albe ne pensoit pas avoir laisse un homme. On vit les cendres
r'allumees de tant d'innocens mettre le feu, ou il croyoit I'avoir esteint

par leur mort et, cependant que le sang verse crioit vengeance, Celui ^

qui restoit estoit le vengeur. La Chrestiente interessee « en la justice

d'une si bonne cause, ne permit pas qu'on lui arrachast ' I'ceil sans y
porter la main. Elle anima tous ses ^ princes contre ce ^ Tyran. EUe
arma ses peuples pour la deffense de cestui-cy ^o et les fit tous combatre
pour le faire vaincre. Or c'est icy le grand livre des jugemens de Dieu
qu'il a ouvert en ces derniers temps [A 3 v°] pour y faire lire en tremblant
les puyssances de la terre, qui verront un usurpateur de Royaumes
perdre son patrimoine. Celuy qui s'est fait maistre de I'autre monde,
sans donner coup d'espees ", ne pouvoit venir a bout d'un petit point
de cettui-cy avec toutes ses forces et le grand Philippe charge des co-

ronnes de tant de Roys estre despouille de sa chemise par ses propres
subjets. Chose estrange et qu'on ne croira pas en un autre Siecle I II

a pus emploie d'or qu'il n'avoit de terre a conquerir et semble qu'il

n'ait eu plus d'hommes de son coste que pour avoir d'avantage de morts.
Les bons coups mesmes qu'il a pense faire lui ont mal succede. Car,

sans la mort du Prince d'Orange marchandee par luy de longuemain,
il n'eust pas senti si tost qu'il a fait, les effects de la bonne conduite et

du courage de son filz, qu'il a rendu Capitaine a ses despens et de meil-

leure heure qu'il n'eust este bon pour ses affaires. II s'est desfait de la teste,

mais il a 12 reste encore deux bras pour le battre : deux Princes nais

1. Ed. orig. : « Espange », corrigd dans I'ex. Dupuy.
2. Italique dans I'edition originale.
3. Ed. de 16G5 : « chercher ».

4. Aussi.
5. La majuscule rcmplac^e par la minuscule et non sans dessein dans I'ex. Dupuy.
6. Ed. orig. : « intetercsse » ; « e » final ajoute dans I'ex. Dupuy.
7. Ed. orig. : « arrarcha ».

8. Ed. orig. : « ces».

9. Ed. 1665 : « le ».

10. Ed. 1665 : « cettui-cy » ; ed. orig. : « ccstui-icy », corrig^ en « cestui-ci » dans I'ex.

Dupuy.
11. « s i> barrd dans I'ex. Dupuy.
12. Corrig^ en « est » dans I'ex. Dupuy.
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dans les armes, nourris dans les annt^es, desquelz le plus Jeune seroit

trop digne d'y commander si son fr6rc ne I'cstoit encores * plus. Uz
luy emportent ses meilleures vlUes, pendant qu'll s'opiniastre aprts

un clmeti^re et qu'il se rulne d'hommes et d'argent pour avoir les mines
d'une ville despourveiie de I'un et de I'autre. SI leurs gens monstrerent
h la bataille de Nieuport qu'llz savoient bien luer, ilz « flrent voir en ce

sifege qu'ilz s^avoient bien mourlr. Ilz ont gard6 Ostende, ne restant

plus que la place oil elle avoit est(^ ; ils ont eu assds de terre pour com-
batre, tant qu'ilz en ont eu pour s'enterrer et si elle n'eust manqu^ k
leurs pieds pour les soustenir, leurs mains ne luy eussent jamais manqu^
pour la defendre. De sorte que ITDspagnoI ne I'a pas prise, mais ilz luy

ont laiss^e et ont autant gaign^ de la perdre que I'autre a perdu de la

gaigner, qui commenfa deslors k s'ennuyer de prendre ' de la peine

pour avoir du deshonneur ; d'estre encores k un commencement de
quarante ans et de s'esforcer k ne rien faire. II fallut done crier : « C'est

ass6s 1 » et mettre bas le premier les armes, comme il les avoit prises le

premier. Ses Capitaines lui servirent plus k demander la paix qu'^

faire la guerre. II les envoya vers les Hollandois, non pas pour les forcer

de servir, mais pour les prier de se contenter de leur libertd. II les reco-

gneut pour souverains, ne pouvant les faire esclaves. II leur donna ce

qu'il ne leur pouvoit pas oster et fust contraint, traittant avec eux, de

baptizer leur gouvernement du nom de Rdpublique souveraine et d'estre

son parrein apr^s avoir est6 son ennemi. Si on demande les titres de

cette souverainete, ils sont escrits en lettre rouge, ils ont 6t6 sign^s de

la propre main de leurs parties. Si on doute de la dur6e de cette Rdpu-
blique, ell' est eternelle, puisqu'ell' a Dieu pour fondateur et la Religion

[verso] pour fondement. Si on mesure sa grandeur par celle de la mer,

oil elle commande, elle est des plus grandes ; si on compte ses ann^es

par ses victoires, ell' est des plus anciennes. Son peuple est Celui qui

a est6 nomm6 autresfois le fr^re des Romains et aujourdhui, heritier

de leur vertu, produit des Courages, qui ne font rien qui ne merite

d'estre escrit de ces grans Personages Douza, Grotius, Heinsius, Bau-

dius *, Esprits qui n'escrivent rien qui ne merite d'estre leii. Les Romains,

comme leurs frferes, ne les ont jamais fait servir, les Espagnolz ne I'ont

pas pu faire comme leurs Maistres.

Concluons hardiment que ceste liberte qui se rencontre si souvent

en ce discours ne finira point qu'^ la fin de la R^publlque et que ce

peuple ne sera plus, ou sera tousjours libre.

Jean Louys de Balzac.

1. Barr6 dans I'ex. Dupuy.
2. Autre feuilie, sans signature.

3. Ed. 1665 : « perdre ».

4. En italique dans I'^dition originale et dans celle de 1665. Dupuy a recuellll

deux fcuilles dont le verso est dilTirent. L'une est semblable & celle du Ms. fr. 17861,

mais la lignc « de ces grands personnages. Douza, Grotius, Heinsius, Haudlus, » est

barric et, dans la marge, on lit cette note manuscrite : « Void comme 11 y a dans la

cople qui a est6 baillee k I'imprlmeur : qui ne font rien qui ne merite d'estre escrit

et des esprits qui n'escrivent rien qui ne merite d'estre leu. » Tel est d'allleurs le

texte de I'autre feulUe avec une astirlsque renvoyant k une note marglnale Imprimife

en Italique : « Ces grans personages Douza, Grotius, Heinsius, Baudlus », k cOte de

quol la m^me main a icrlt : « II fault lire comme U y a dans I'orlglnal : et des Esprits

qui n'escrivent rien, etc ». Les corrections ne sont pas de la main de Dupuy.
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CiiAi'iTUE VI. — On Irouvera encore ((ueUiucs renseignemenls

sur Scaligcr (J.-J.) dans UAncien Theatre en Poiiou de

H. Clouzot, Niort, 1901, in-8o, pp. 58, 59 (et n. 3).

Cii.\i>iTui- VIII, p. 230 (et PI. XXVII). .Je dois a M. Henri

Gregoire, prolesseur a I'Universile de Bruxelies, quelques

indications sur la page d'album de Lescherpiorre.

La citation en syriaque est empruntee au Deuleronome

VIII, 8 et est reproduite dans Matthieu, V, 4. EIlc

signifie : « L'homme ne vit pas seulcment de pain ». La
phrase en hebreu vient des Psaumes (Ps. XXV ( = XXIV),

14) : « Le secret de Jahve est pour ceux qui le craigjient

et son alliance a pour but de les inslruire ». Le grec est

d'Hesiode (Theogonie, 96). Est-il necessaire que je donne

la solution que j'ai trouvee du rebus du bas de la page :

« Nella fidella (cp, o) finiro
(-f

, v, o, prononces a la moderne)

la Vila. »

NOTES COMPLEMENTAIRES POUK LE LIVRE III

Chapitre IV. — Mon Collegue M. Et. Gilson me signale dans

la Rcime Vniverselle de decembre 1920 un article de^I.Mari-

tain intitule : Le songe de Descartes, mais je n'ai pu le con-

suiter. II en est de meme du livre de M. L. Blanchet, Les

antecedents Iiistoriques du « Je pense, done je suis >', Paris,

F. Mean, 1920, in-8o.

Je voudrais saisir cette occasion de rendre hommage
a une interessante biogi'aphie anglaise ecrite par filisabelli

S. Haldane : Descartes, his life and times, Londres, John

46



718 NOTES COMPLEMENTAIRES POUR LE LIVRE III

Murray, 1905, in-8o. Je ne m'en suis pas servi parce qu'elle

a I'inconveiiient d'avoir ete faite avant rachevement de

la grande edition Adam et Tannery.

Chapitre VII, p. 438. — Winsemius, le frere du professeur

d'anatomie, habita aussi le chateau de Franeker, peut-etre

en meme temps que Descartes, et decrit ainsi cette demeure

dans sa Beschrijvinghe der Steden van Frieslandt, en appen-

dice a sa Chronique (1629) : « Cette ville [de Franeker] est

I'emerveillement des etrangers par ses nombreuses et

nobles maisons, tel le Chateau, embelli d'un beau fosse

et de superbes tours, si magnifiques que les voyageurs

affirment qu'elles peuvent etre comparees a mainte resi-

dence ducale ou comtale. » Notre Planche montre qu'ici

le patriotisme local exagere un peu. (Texte original dans

Cannegieter, op. cit., 86 et 89 ; Boeles, t. II, p. 151).

DESCARTES DANS SON « POELE »

Complement de la note 2, p. 303.

1° Extrait du Journal de voyage de Montaigne, ed. Lautrey,

Paris, Hachette, 1909, pp. 92-93 :

« Nous nous applicames incontinant a la chaleur de leurs poiles, et

est nul des nostres qui s'en ofTencat. Car depuis qu'on a avale une cer-

tene odeur d'air qui vous frappe en entrant, le demurant c'est une
chaleur douce et eguale. M. de Montaigne, qui couchoit dans un poile,

s'en louoit fort, et de santir toute la nuict une tiedeur d'air plaisante
et moderee. Au moins on ne s'y brusle ny le visage ny les botes, et est

on quitte des fumees de France. Aussi 1^ ou nous prenons nos robes
de chainbre chaudes et fourrees entrant au logis, eus au rebours se

mettent en pourpoint, et se tiennent la teste descouverte au poile, et
s'habillent chaudement pour se remettre a I'air. »

2^ Extrait des Essais de Montaigne, ed. Strowski, t. Ill

(Bordeaux, F. Pech, 1919, in-4o), p. 381-382 ; Livre III, cha-

pitre XIII :

« Un Aleman me fit plaisir, a Auguste [Augsbourg], de combatre I'in-

commodite de noz fouyers par ce mesme argument dequoy nous nous
servons "ordinairement a condamner leurs poyles. Car a la verite, cette
chaleur croupie, et puis la senteur de cette matiere reschaufTee dequoy
ils sont composez, enteste la plus part de ceux qui n'y sont experimen-
tez ; a moy non. Mais au demeurant, estant cette challeur eguale, cons-
tante et universelle, sans lueur, sans fumee, sans le vent que I'ouverture
de nos cheminees nous apporte, elle a bien par ailleurs dequoi se com-
parer a la nostre. Que n'imitons nous 1' architecture Romaine ? Car



NOTES COMPLKMENTAIRKS POUR LK LIVRE III 719

on diet que anclcnnement le feu ne se faisoit en leurs inaisons que par
lo (Ichors, ct au pled (I'icelles : d'oii s'lnspirolt la chalcur ^ tout Ic logis

par K's luyaux |)rarli(pK'Z dans I'cspals du niiir, U's(|uels alloienl tMnl>ras-

sant los lieux (lui en devoient estre eschaulTez :cequej'ay veuclalrement
sifjnilie, je ne s^ay on, en Senecjue. (A*ttuy-cy, m'oyanl loui'r les conuno-
<litez el beautez de sa ville, (pn le nierile certes, eonnnenra a me plaindre

decjuoy j'avois j^ in 'en csloif^ner ; et des premiers inconveniens c|u'il

m'allega, le lut la poisanteur de teste (pie m'apporleroient les chcmi-
nees ailleurs. II avoit ouT faire telle plainle a (juelquun, et nous I'atta-

choit, estant prive par lusage de I'appereevoir chez luy. Toute chalcur

qui vient du feu ni'aiToiblit et m'appesantit. »

Chapitke XIV. — La tradition locale veut que Descartes ait

habite a Santpoort, la ferme Auspiciis et Telis d'apr^s le

Proiesseur van Walsem, dans le Ilaarlenis Dagblad du

16octobre (cf. Amstelodanmm, decembre 1920). La recherche

est amorcee par la commemoration de la maison de Des-

cartes a Amsterdam. Elle ne s'arretera plus.

Chapitre XVI ; p. 537. — Anne-Marie de Schurman eut une

polemiquc avec Andre Rivet sur les « lilies s^avantes »

et il est probable que Moliere en connut la traduction

publiee par Colletet sous le titre que voici : Question celibrc

s'z7 est necessaire on non que les filles soient sQavantes. Agite

de part et d'autre par Madem. A. M. a S. Hollandoise et le

sieur Andre Rivet.



ERRATA

P. 15, ligne 1 : litteraire ; 1. dramatique.

P. 17, note 1 : Marty-Lavaux ; 1. Laveaux.

P. 25, note 1 : « qui. a veue d'oeuil » ; 1. « qui, a veue d'oeuil ».

P. 62, ligne 15 : oncle ; l. cousin.

P. 99, note 2 : 1607, 1609, 1609 ; 1. 1607, 1608, 1609.

P. 149, ligne 4 : Seneque ; lire Seneque. Ligne 25 : Gallien,

Galien.

P. 154, ligne 1 : Jerome ; 1. Jeremie.

P. 316, ligne 7 : su-l-jyov ; 1. su'^jyov.

P. 395, note 4 : 1610 ;'
1. 1620.

'

P. 449, ligne 2 des notes : Ludovico XVI ; 1. XIY.
P. 474, ligne 5 : assita ; 1. assista.

P. 663, ligne 9 : ont ; 1. on.

P. 669, ligne 5 du bas : campagnie ; 1. compagnie.
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RocHE-PozAY (Louis de).

Abain (S^ d'), 206 ; v. La Roche-
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Abein (M"- d'), 203 ; v. La Roche-
PozAY (Louis de).
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African us (Julius), 210.
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AlGlEBERRE (d'), 562.

Aire (Iweque d'), 256, 258 ; v. Bou-
THiLLiER (Seb.).

Albe (Due d'), 49, 706, 714.

Albert (Archiduc), 40, 41, 42, 51,

56, 71, 75, 120, 130, 697.

Albert (Monsieur), 342 ; v. Gi-

RARD de Saint-Mihiel (Albert).

Aldringa, 577.

Aleaume (Jacques), 373 (n. 1) ;

V. Alleaume (Jacques).
Alencox (Francois d'), due d'An-

jou, 162.

Alexandre, 204.

Alexandre VI, 281.

Allart, 102 (n. 6) ; v. Hallart.
Allard, 121 ; V. Hallart.
Alleaume (Jacques), 27, 341, 373

(et n. 1), 381.

Almirante (L'), ; v. Menooza
(Francisco de).

Alting, 263, 264.

Amama, 436.

Amesius, 436.

Amiraut (Moise), 239 (n. 5), 343
(n. 1) ; V. Amyraut (M.).

Armijn, 261 ; v. Arminius.
Amyraut (Molse), 239 (n. 5), 262

(et n. 4), 305, 308 (et n. 2), 343
(et n. 1).

Anch^res (Daniel d'), 15 (n. 1),

87 (n. 2), 116, 118 (n. 2), 119, 125

(n. 1), 693 (n. 1), 703 (n. 1), 709 ;

V. Schelandre (Jean de).

Anchers (Franyois d'), 116 (n. 4).

Anchies (d'), 121, 473.

Andelot (Marquis d*), 33 (n. 4)

;

V. Chastillon (Gaspard Hide).
Andr6 (Tobie d'), 577 (et n. 1),

582, .5,95, 596, 654 (n. 6).

Andre.e (Tobie), 577 ; v. Andr6
(d)'.

Andrieux, 466.

Aneau (Barthcldiny), 171.

Ang^lique (Mere), 524.

Anjou (Franyois d'Alenyon, due d'),

162.

Anne d'Autriche, 645 (n. 2).

Anne d'Egmond, 30 (n. 1).

Anne de Saxe, 27, 30 (n. 1), 151.

Anquetil du Perron, 524.

Anton isz (Abraham), 250.

Archim£:de, 149.

Archytas, 148.

Aristophane, 148, 237.

Aristote, 9, 147, 176. 191, 204,

241, 263, 264, 276, 277, 286, 336.

338, 418, 419, 420, 4.50. 550. :>:,1,

1. Cot index ne coinpn-nd que Ics personnages ant^ricurs au xix' si^dc.
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553, 576, 586, 606, 615, 622, 631,

653, 654, 656, 664.

Akistote (Louis), 346.

Arminius, 171, 174, 175 (n. 1),

222, 231, 261 (et n. 4), 293, 389.

Arnauld (Abbe), 126 (n. 4).

Arnauld (Antoine, dit le grand),

524, 580, 581, 647 (n. 1).

Arnobe, 319.

AssAS (d'), 121.

Athanase (Le P.), 133 (n. 3).

AuBERY (Benjamin), S'' du Mau-
RiER, 126 ; V. Du Maurier.

AuBERY (Louis), 344 ; v. Du Mau-
rier.

AuBiGNAC (Abbe d'), 277 (n. 4).

AuBiGNE (Agrippa d"), 13, 26, 47,

64 (et n. 3, 4), 128 (n. 5), 129
(n. 5), 133, 228, 261.

AuRiAcus (Princcps), 157 (n. 1) ;

V. GUILI.AUME d'OrANGE.
AusoNE, 398 (n. 2).

AviLA (Don Loys Bernardo d'), 54.

Bacon (Francois), 419, 500, 630.

Baigne (Cardinal de), 542.

Baillet (Adrien), 361, 362 (n. 2),

363 (n. 2, 3), 366 (et n. 1, 2),

369, 374, 376, 378, 388 (n. 3),

394, 395 (n. 4), 396 (et n. 1),

397 (et n. 3), 398 (n. 2), 399, 403,

404, (et n. 5), 407 ( et n. 4), 408
(et n. 2), 412, 414 (n. 1), 415
(n. 4), 416, 446 (et n. 6); 453, 456
(n. 1), 469 (n. 2), 470 (n. 1), 471
(n. 3), 483, 484 (et n. 2), 485, 488,
489, 494 (n. 5), 513, 520 (n. 4),

524, 526 (et n. 2), 526 (n. 3),

536, 540 (et n. 1), 542 (n. 1, 3),

549, 587, 588 (n. 3), 592 (n. 3),

627 (et n. 2), 637 (n. 1), 638 (n. 1),

655, 677 (et n. 4), 679 (et n. 1),

680 (n. 1, 3).

Bailly, 238.

Baldran (Pierre), 98 ; v. La Caze.
Baldray (Pierre) dit La Case, 98

(n. 2) ; V. La Caze.
Balsatius, 141 ; v. Balzac.
Balzac (Jean-Louis Guez de), 10,

73 (n. 1), 139, 141 (et n. 3), 219,
221, 223, 232, 241 ; Livre II,

Chap. X, XI, XII : pp. 243-291,
306, 326, 346, 356, 371. 389

(n. 2), 414, 416, 417, 418, 421,
423, 428, 435 (n. 3), 442, 460-

467, 469,. 475, 492, 689 ; Pieces
JusTiFicATivEs IV : pp. 713-715.

Ban (Abbe Jean-Albert), 10, 426,
517 ; V. Bannius.

Bannius (Abbe Jean-Albert), 10,

426, 514 (et n. 4), 516, 517.

Barbeyrac (Jean), 107 (n. 4).

Barlaeus (Gaspard), 240, 265, 437 ;

V. Van Baerle (Gaspard).
Barlee (G.), 551 (n. 4) ; v. Van
Baerle (Gaspard).

Barnand, 226 (n. 1) ; v. Barnaud
(Nicolas).

Barnardus (Xicolaus), 225 ; v. Bar-
naud (Nicolas).

Barnaud (Jean), 226.

Barnaud (Nicolas), 225, 220 (et

n. 1), 388 (et n. 3).

Barneveldt ; v. Oldenbarne-
veldt.

Baronius, 314, 315 (n. 1).

Bartaud, 226 (n. 2), .388 (n. 3)

;

V. Barnaud (Nicolas).

Basnage (Antoine), S^ de Saint-

Gabriel et dc Flottenianville, 229.

Basnage (Benjamin), 229 (et n. 2).

Basnage (Henri), S'' de Beauval,
229.

Basnage (Henri), S'' de Franques-
ney, 229.

Basnage (Jacques), 179, 229, 269,
310.

Basnage (Madeleine), 229.

Basnage (Timoth^e), 229 (n. 2).

Basse (Pierre) 349.

Bassompierre (Francois de) 58
Basting (Jcremie), 154, 230; v.

Bastingius.
Bastingius (Jereniias), 154 :

Livre II, Chap. IV : pp. 175-176,

179.

Baude (Dominique), 158 ; v. Bau-
DIUS.

Baudouin, 159.

Baudius (Dominicus) (Dominique
Le Baudier dit —), 158, 192, 193,

194, 196, 197, 202 (et n. 2), 211 :

Livre II, CJiap. VII : pp. 219-

222, 225, 226, 241, 244, 245, 254,

256, 270, 271, 273, 276, 353, 715
(et n. 4).
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Haildiu d'Iukhvii.lk (I'aul), 22i>.

Hayle (Pierre), 10. 1G(», 21.'), 221
(11. 6). 221). 269, :i27. .'MG.

Hkaufout (Louis dc), 351.

BliAUGRANU, 419.

IJkau-Hlbert, 1:S0.

liEAl'MAHCHAIS, T).")?.

Hkaine (Florimoiul dc). 422. 584.

Heauval (Henri Hasiuige, S"" de),

220; V. Basnac.e (Henri).

Beck, 67S (n. 2).

Beeckman (Abraham), .375.

Beeckman (Isaac). ;i5.S : Livhe III,

Chap. Ill : pp. 371-391, ;J05, 400,

402, 4().S : LivHE III, Chap. VII :

pp. 429-435, 441 (et n. 2), 442
(n. ;5), 448 (et n. 3), 449 (et n. :i),

4'yA: LivHE III, Chap. VIII :

pp. 454-457, 459, 467, 482.

Beecman, 441 ; v. Beeckman
(Isaac).

Beima, 226.

Bellegarde (Du Pac de), 524 ; v.

Du Pac de —

.

Berck (Jean), 1 12.

Berck, 118.

Berendrecht, 104.

Bergaigne (Henri de), 342, 563.

Bergh, 272.

Berghe (Conitc de), 115.

Berghe (S"^ de), 677 ; v. Van
SURCK.

Berghen en Kennemerlandt (S""

de), 586 ; v. Van Sirck.
Bernard, 225, 226 ; v, Barnaud

(Nicolas).

BERNi«JDrs, 226 (n. 1) ; v. Bar-
naud (Nicolas).

Beroald, 191 (n. 4).

Bert (Pierre), 263 ; v. Bertius
(Pierre I).

Bert (Pieter de), 263 (n. 2).

Bertius (Abrahani-Cscsarius), 265
(et n. 6).

Bertius (Madame), 263.

Bertius (Pierre I), 263.

Bertius (Pierre II>, 254, 261, 262-

266, 293, 305.

Bertius (Pierre a Matre Dei),

265.

Bertrand (Jacques), S*^ dc Saint-

Fulgent, 231.

BfeRULLE (Le P.), 422, 427, 442.

Besque (Pontius dc), S' dc Mont-
inarnes, 344.

BfeTHUNEs (Lcs de), 8.

BfcTHUNE (Cointc de), 265 (vers

1619).

BfiTHUNE (de), ofllcler au service

de Suede (1649), 677.

BfcTiiUNE (Cyrus de), 55 (n. 3),

109 (et n. 2), 113, 116 (el n. 4),

120, 121. 372.

B^THUNE (Florestan de) ; v. Congy
(S' de).

B^THUNE (Li^onidas de), 19, 20, .33,

55, 58, .59 (et n. 2), 61, 62, 64,

6.5, 67, 68, 77 (et n. 1), 91. 96
(n. 1), 97 (n. 1), 109 (n. 2), 116,

131, 137, 698 (et n. 1).

Beverovicius, 583 ; v. Beverwyck
(J. de).

Beveiuvyck (Jean de), 583.

Bevry, 104.

Beys (H.), 215 (n. 4).

Bezu (Charles de Liniay, S' de),

346 ; V. Li MAY.
Bezu (Samuel dc Limay, S"" de),

232.

BfezE (Th(^odore de), 51, 150, 153,

154, 155, 222, 237.

Bigot (Jacques), 341,

Billy (Robert de), 372.

BiMAN, 655.

Binet, 233.

BiRON (Marcchal de), 129 (n. 5), 197.

Bismarck ((".omtes de), 232.

Bitault (Jean), 419.

Blanche (Isabellc), 494 (n. 5).

BlancHard (Everard), 166.

Blanchot (Le P.), 471.

Bloemaert (Abbe). 678 ; v. Blom-
maert (Abbe).

Bloemart (Abbe), 10 ; v. Blom-
MAERT (Abb^).

Bloemert (Abbe), 517 ; v. Blom-
MAERT (Abb^).

Blomert (Abbe), 517 ; v. Blom-
MAERT (Abb^).

Blommaert (Abbd), 10, 246, 516,

517, 678.

Blonck (Antonius), 208.

Blo.ndel (David), 351.

BocHARD (Samuel), 343, 348.

BocHART (Samuel), 348 ; v. Bo-
CHARD (.Sam.).
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BoDiN (Jean), 272.

BoiissE (de), 466.

BOESSET DE ViLLEDIEU, 517.

Bohe:me (Princesse de), 610, 611,

616 ; V. Elisabeth (Princesse).

Boh£:me (Reine de), 532, 603, 625,

626, 627 ; v. aussi Frederic
(Electeur Palatin).

Boileau (Xic), 181, 277, 502, 588.

BoisoT, 143.

BoiSROBERT, 258, 259.

Bois.sizE (Thumery, S"" de), 264.

BoLLius, 152.

BoMBERGHEN, 59 (et n. 2), 97.

BoNOURS (Chr.), 81 (n. 1), 129
(n. 6).

Boot (Corneille), 474, 491 (et n. 1).

Boot (Everhart C), 173, 174, 185,

208, 209 (n. 1), 230, 235.

BoR (Pieter), 71 (n. 2).

BoRDiER (Petrus), 345.

BoREL (Pierre), 402, 412, 430, 679
(n. 1).

BoRNius (Henri), 519 (n. 2), 586,

657 (n. 3), 666.

BossuET, 273.

BoTNiA, 436.

BoTTE (Jean), 337, 338, 655.

BoTTESius (Johannes), 337, 338
(et n. 1), 655 ; v, Botte (Jean).

BoucHE (Itlisabeth), 349 (n. 4).

BoucHEREAu (Gilles), 228, 230
(n. 2).

BoucHEREAU (Saniuel), 230.

BOUCHOLT, 234.

BouExic (Jacques de), 526, 677 ;

V. La Villeneuve et La Cha-
PELLE (du) —

.

Bouillons (Les), 8.

Bouillon (Jehan de La Marck, due
de), 22, 23, 26.

Bouillon (Henri de La Tour d'Au-
vergne, due de), 18 (n. 1), 28, 58
(n. 2), 60 (n. 4), 110.

Bouillon (Frederic-Maurice de La
Tour d'Auvergne, due de), 314,

425, 426, 562.

Bouillon (Elisabetli de Nassau,
duchesse de), 28.

Bouilly, 682 (n. 2).

BouiLLiAUD (Ismael), 478 (et n. 3),

509.

Bourbon-Montpensier (Cliarlotte

de) 28 151 ; v. Charlotte de—

.

Bourdon (Sebastien) 670 678 (et

n. 2).

BouRicius, 436.

Bourgeois (Louis), 51.

Bourguignon (Daniel), 230, 235
(et n. 3).

BouRRiQUANT, 125 ; V. Fleury-
BOURRIQUANT.

BOUTEVILLE, 466.

BouTHiLLiER (Scbasticu), eveque
d'Aire, 256, 258.

BouviN (Jean), 230 (et n. 1).

BouzE (S"" de), 311 ; v. Saumaise
(Benigne).

BoxHORN (M. Z.), 283 (n, 2), 287
(n. 2).

BoxHORNius, 283 (n. 2) ; v. Bo-
XHORN.

Brabant, Brabantine ; v. Ghar-
lotte-Brabantine.

Brandenbourgh (Prince de), 124.

Brandt (Bartel), 207.

Brandt (Gerard), 592.

Brantome, 81 (n. 1), 259.

Brasset, 328, 577, 575 (et n. 2),

593, 594, 626, 627 (et n. 1), 641,
645 (et n. 4), 649, 661, 678, 680
(n. 2), 682 (n. 1).

Brave (Justus), 348.

Bray (Guy de), 150.

Breart, 21.

Breaute, 129-131 (et notes), 243,

373.

Brederode (S' de), 115.

Brederode (S"" de), 120.

Bregy, 683. .

Bretigny (S"" de), 347 ; v. Poncet
(Cnarles de).

Bremont, 130.

Brisacier (Mr de), 593, 594.

Brochard (Jeanne), 359.

Brogge (Colonel), 32.

Bronchhorst, 167, 184. (n. 3), 206.

Bronckhorst, 143, 144.

Brouwer (Adrien), 260.

Bruce (Henry), 99 (et n. 1), 105
(n. 5).

Bruce (Walter), 99 (n. 1) ;v. Brusse.
Brunel (Francois de), des Areniers,

347.

Brunswick (Due de), 630.

Brus ,62 (n. 1), 96 (n. 4), v. Brusse.
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Hiuscamhimj:, 290.

Biussi: (Walter), 38, 53, 7*4, 58, 59,

G2 (et n. 1), 61. 67, 96 (et n. 1, 4),

97 (n. 'A), 99 (n. 1), 103, 121. 131.

BrcuANAN, 111, 189, 277, 278.

BiEiL (lloiioral de). 111 (et ii. 5, 6)

;

V. Hacan.
BuiLONKis (Pi'trus Regius), 227.

BuissoN, 59, 96 (et n. 1), 103;
V. Du BrvssoN.

BiissoN (Francois de). 345.

Bui-iJON, 227.

BuKEN (Conite de), 117 ; v. Fm-
LIPIM-: d'Omange.

BuRGEHSDiJK (Pierre Fraiuoni), 174

(n. 3), 240 (n. 6), 297. •

BiRMAN, 291 (n. 1).

Brs (Paul), 164 ; v. Buys (Paul).

Bvssy-Rabutin, 424,

Brvs (Paul), 162.

Buzenval (Paul Choart, S"" de), 53

(et n. 3), 61, 112, 131 (et n. 4),

139, 199, 200, 201, 202, 210,

670.

Buzenval (Eustache Choart, S*" de),

190.

Cadet, 372 ; v. Poitiers (.Jean de).

Cajou, 130.

Callot (Jacques), 36, 128.

Calvin (Jean), 144, 150, 153, 315,

346, 427.

Campanella, 559.

Canchin£ (de), 236 ; v. Lanfran.
Candale (Conite de), 261.

Canql'igny (de) ; v. Lanfran.
Cappel (Louis), S' de Monjauliert

ou .Mongonibert, 8, 144, 145
(n. 1), 147, 177 (n. 2), 353.

Cappel (Louis), (fds du precd'dent)

145 (n. 3), 232.

Cappel (.Magdelainc), 145 (n. 3).

Cappel (Marie), 145 (n. 3).

Caron (Noel de), 112, 118.

Cartes (Rend de), 474 (n. 6) ; v. Des-
cartes.

Cartes (Rend des), 537 et passim,
559 ; V. Descartes.

Cartesius (Renatus) ; v. Des-
cartes.

Casa (Pierre Baldran de), 98

;

V. La (^aze.

Casaubon (Isaac), 189, 288, 312.

CA.SAUBON (Mdric) ((lis du prc'-cd-

dent), 343.

Casklis (de), 23.3.

Cassaone (Abbe), 270.

Cassedenier. 239, 240 (n. 1).

Castellion (Sdbastlcn), 175 (et

n. 1).

Cater (Abbd), 10, 426.

Cater Ls (Abbd), 516.

Catherine de M<^dicis, 707 (n. 1).

Cats (Jacob). 210 (et n. 4), 375, 507.

Clal'del (Durand), 345.

Cecil (Sir Edward), 67 (n. 2)^ 78
(n. 4), 120.

Ceridos, 15, 20, 61, 62, 64 (et n. 4),

66, 67 (et n. 5), 68.

Cervantes, .365 (n. 1).

CfeSAR, 210.

Chabot (de), 309.

Chagni (Baron de), 115; v. Jean-
NiN (President Pierre).

Chaix (fitienne), 347, .348.

Chalandre, 57 (n. 1), 58 (n. 1), 59,

97 (n. 1,2); v. Schelandre (Ro-
bert de).

Chalander ; v. Schelandre.
Chalanders ((>apitaine), 98 ; v.

Schelandre (Robert de).

CHALLANDliiRE (Pont), 37 (U. 5).

Challandi^re, 121.

Chamier (Daniel). 297.

Champaigne (Philippe de), 524.

Chandieu, 222.

Chanut (Hector-Pierre), 360, 394,

397, 415, 460, 484, 488, 575 (n. 2),

.584, 585 (n. 1); Livre III,

Chap. XXV : pp. 641-651 : et

Chap. XXVII : pp. 669-684.
Chanut (Madame), 669.

Chanuyt, 669 ; v. Chanut.
Chanvernon (M"^ de), 300 ; v. Ri-

vet (Guillaunie).

Chapelain (Jean), lU, 244, 245,

276, 277, 289 (n. 2), 439, 533.

Charles I^', 133, 304, 327.

Charles de Lorraine, 25.

Charles-Louis (Prince Palalin),

625, 647.

Charles-(J|uint, 49.

Charlet (Le P.), 361.

Charlotte de Bourbon-Montpen-
siER, 151 (el n. 1 ).

Charlotte-Brabantine de Nas-
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SAU, 28 (n. 1) ; V. La Tremoille
(Duchesse de).

CHARNAC6 (de), 323, 506, 670;
V. Charnass^.

Charnasse ; v. Charnace.
Chasteigner de la Roche-Pozay

(Henri), 190 ; v. La Roche-Pozay
Chasteigner de la Roche-Pozay

(Louis) ; 190, v. La Roche-Po-
zay.

Chastellier (Le P.), 361.

Chastillons (Les), 8.

Chastillon (Marechal Gaspard II

de), 32, 33, 35 (n. 2), 105 (n. 6),

109, 113, 116, 120, 121, 126, 133,

264, 345, 372 (et n. 1), 424, 425.

Chastillon (Gaspard III de), 624.

Chastillon (Henri de), 19, 29
(n. 6), 31, 32, 38, 41, 54, 55, 56,

59, 60, 61, 76, 77, 95, 116, 137.

Chatillon (M' de) (Gentilhoninie

poitevin), 412.

Chatillon, v. Chastillon.
Chaumont (Jean de), 232.

Chaumont (s^ de) ; v. schelandre
(Gobert de).

Chauveau, 363.

Chavagnes (de), 584.

Chavenel (Richard de), 125.

Chelander, 59 (et n. 2) ; v. Sche-
landre (Robert de).

Chelandre, 64 (n. 4), 96 (n. 1) ;

V. Schelandre (Robert de).

Chelandre (Madame de), 125
;

V. Schelandre.
Chelandre (M^e de), 125, 126

;

V. Schelandre.
Chemnitz, 156.

Chilandre, 53 ; v. Schelandre
(Robert de).

Choart (Paul), 131 (n. 4), 199
;

V. RUZENVAL.
Choisnin, 191 (n. 1).

Chrestien (Me), 527.

Christine de Suede, 330, 331, 332
(et n. 4), 404, 603 (n. 1) ; Livre III

Chap. XXV : pp. 641-651, et

Chap. XXVII : pp. 669 a 684.
CiCERON, 147, 148, 176, 189, 191,

220, 297.

Cinq-Mars 55 (n. 1).

Clauberg (Joh) 577 (n. 1).

Claudin le Jeune 30.

Claves (fitienne de) 419,

Clavius (Le P.) 380, 500.

Clemenceau (Jacques) 228 300.
Clement (Ant.) 317 (n. 1) 333 (et

n. 1).

Clement (Jatques) 707 (n. 1).

Clerac 131 (n. 2).

Clerselier, 366, 394, 455 (n, 1),

460, 484 (n. 2), 584. 669, 676, 679
(n. 1).

Cloppenburg, 325.

Clovovius, 102 (n. 4).

Clusius, 202, 209, 211, 219, 353;
V. l'Escluse (Ch. de).

Cluyt, 184 (et n. 3).

CoDD^^^us (Guillaume), 341.

Codelonge (David de), 232, 243.

CoiGNET (Gaspard), 575 ; v. La
Thuillerie.

CoLiGNY, 30, 56 (n. 5), 64 (n. 4),125 ;

V. Chastillon et Louise de —

.

CoLiGNY (Gaspard de), I'amiral ; 345.

CoLiGNY (Gaspard III de) ; v. Chas-
tillon (Gaspard III de).

CoLiGNY (Henri de), 57 ; v. Chas-
tillon (Henri de).

CoLiGNY (Maurice de), 345 ; v.

Chastillon.
Colin (Henri), 345.

COLLAYE, 593.

CoLLETET, 17, 22, 25, 48 (n.

121, 126, 133 (et n. 3), 711.

Cologne (Daniel de), 347.

Cologne (Pierre de), 222.

CoLOMB (Christophe), 48.

Colomies, 172 (n. 1), 210
Colomesius (P.), 210 (n. 6)

LOMIES.
CoLvius (Le pasteur Theodore), 9,

220, 456, 570.

Condes (Les), 649 (n. 1).

Conde (Louis II, Prince de), 110.

Conde (Henri II, Prince de), 118,

204, 306 (et n. 1).

Conde (Princesse de), 118, femme
de Philippe d'Orange.

Conde (Princesse de), 203.

Condren (Charles de), 373.

CoNGY (Francois de), 55 (n. 3).

Coninck, 146.

Conrart, 114 (et n. 6), 176 (et

n. 2), 262 (n. 3), 270, 304 (n. 8),

307, 310, 583.

1),

(n. 6).

: V. Co-
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COOLHAKS, l'>7.

(loOHNIIKRT, 17.') (n. 1).

Coi»FENOL, 181 (n. .'•) ; v. Wii.lem-
SEN (Ciiiilliaiu).

COPEHNIC, 179.

(}(>i'PE, 2."i (n. 1).

CoHMiKHEs, :iH, :u), II, i;n.

C.oHNKiLLE (lMcrre)» 17 (n. 1), 21.'i

(n. 1). 2r.9, 272, 276, 277 (n. 1 et 4),

278, 280, 28:>, 286, 308, 330 (et

n. 2), 36:) (n. 1), 428, 492, 493,

609, 618, 619, 673.

Cohn<^:lis (.lean), 494 (n. .')).

(".OMHUT (.Jean), 175.

CosTEH (Samuel), 508.

Coirp (Pierre de), 107 (n. 4), 583.

(^ouKTOMER (.lean-Antolne dc Saint-

Simon, baron de), 8, 58 (n. 2),

133, 372 (et n. 1).

Coi VEHT (Arthur de), 343.

(^oivEKT (,Jean-Anloine de), 343.

(^RENius, 316 (n. 4).

(".REVAiN et de Beauchamp (Andre
Lenoir S"^ de), 231.

Cro.miiolt, 315 (n. 1).

(Cromwell, 179, 327.

(".ROUSE (Ger.), 216 (n. 1).

Crisius, 152.

Cccm.iN, 184 (n. 4), 264.

CucHLiNUs, 264 ; v. (".uchlin.

CuissY, 67 (et n. 5), 68, 97 (n. 1).

CujAs, 153, 159, 190 (et n. 3), 240,
353.

CuLEMBOURG (C'*' de), 115.

Clx.eus, 253, 282, 326, 447.

Cup, 523.

(X's.sY, 96 (n. 1) ; v. (k'lssv.

Cyprianus, 55 ; v. Regneri.
Cyr.\no de Bergerac, 447.

Dacier (Madame), 353.

DauaJ-: (Jean), 306, .'^07, 309, 343
(et n. 2).

Dailleus (Johannes), 343 ; v.

13.\iLLt (Jean).

Daliet (Jacob), 227.

Dan.eus; v. Daneau (Lambert).
Danchies, 98 (n. 4) ; v. Anchies (d')

Danciiy, 98 (n. 4) ; v. Anchies (d').

Daneau (Anne), 155.

Daneau (Lambert), 8, 152 ;

Livre n. Chap. II : pp. 153-158:

159, 160 (n. 3), 161 (et n. 2), 169

(n. 1). 297, 298, 317, 353, 467.

Daneau (Lambert), i)elit-(iis du
prdcddent, 158.

Daneau (.Marie), 155.

Daneai: (Sanmel), 155.

Dathenus, 154.

Dauber, 301.

Daucye, 129.

David D'ORi.fiANs, 51, etc. ; v. Or-
leans (David d").

Deheaune, 422, 584 ; v. Beaunb
(Florimoiul de).

Deheins, 275 ; v. Heinsius (Da-
niel).

Del Boe-Silvius, .537.

Del Rio, 210.

Del Villar (Don Luys), 43.

Dematius (De Maets, dil), 548, 571,

596, 599 (et n. 2), 600.

DfeMOCRITE, 468.

Denis (Capitaine), 53.

Denys d'Alexandrie, 311.

Des Areniers, 347 ; v. Brunel
(Francois).

Des Barreaux, 533, 534 ; v. Val-
l6e (Jacques).

Des Bordes (S"^), 312 ; v. Mercier
(Josias).

Descartes (Anne), 360.

Descartes (Francine), 10 ; Livre
vre III: Chap. XI : pp. 483-

489, 513,- 514, .524, .525 (n. 1),

526 (n. 2).

Descartes (Jeanne), 359, 584.

Descartes (Joachim), 359, 485,

525.

Descartes (Madame Joachim), 411.

Descartes (Pierre), grand-pere de
Rene, — 388.

Descartes (Pierre) de la Bretal-

liere, lr<re de Rene, 359, 411, 581.

Descartes (Rene), 9, 10, 11, 27

(n. 1), 226, 319, 326, 329, 330,

332, 335, 336, 377 (n. 1), 338,

341 (et n. 3), 342 (ct n. 3). 345.

346; Livre III : pp. 355-685:
Conclusion : pp. 687-689 : Nt)TEs

(]OMPL^:MENTAlRESSUrleLlVRElIl:

pp. 717-719.

Descartus (Renatus), 345 ; v. Des-
cartes (Ren6).

Deschamps (L'ecuyer), 425.

Des Chapelles, 466.
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Dks Chaktes, 376 (n. 3), 433

;

V. Descartes (Rene).

Descoffiebs (Jean), 26 (n. 3).

Des Essars (Francois), 38 (n. 1) ;

V. Du Hamelet.
Desgan (Pretre), 324.

Des Guyots (Antoine), 301 (n. 1).

Des Landes (Salomon), 206.

Des Loges (Charles), 283 (n. 3).

Des Loges (Jean), 346.

Des Loges, 625.

Des Loges (Madame), 176, 283, 625
(n. 2).

Desmarets (Samuel), 304, 310, 344,

555, 557, 562, 563, 577, 595, 598.

Desmazures (Louis), 222.

Des Nouettes (Suzanne), 342.

Des P6riers (Bonaventure), 561.

Despuy (Jean), 504 ; v. Du Puis
(Jan).

Dessau, 64 (n. 4) ; v. Du Sau.
Dester (Raeff), 99.

Deusing (Antoine), 523.

Diderot, 269.

Diedrich, 349.

DiEST (Hendrick de), 523.

DiEU (Louis de), 347, 473.

DiEU-LE-FiLS (Pierre"), 412.

DiNET (Le P.), 552, 553, 558, 562,

571, 573, 597.

Diogene, 213, 463.

DoDONEE, 181, 185.

DOMITIEN, 221.

DoMMARviLLE (Guillaumc de Hal-
lot, Sr de), 19, 31 (n. 7), 33, 38,

53, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 67,

76, 77 (et n. 1), 91, 109 (et n. 2),

116, 137, 698 (et n. 1).

DoNEAU (Hugues), 8, 153, 154 ;

LiVRE II, Chap. Ill : pp. 159-

168 ; 169 (n. 1), 170, 171, 192, 219,

222, 305, 336, 353, 689.

DoNELLUs : V. DoNEAU (Hugues).
DORAT, 212.

DoRiA (Nicolas), 109.

DoRMiEux (Toussain), 345.

DoRTOMAN (Nicolas), 240.

DouDE (Francois), 526, 527.

DouzA (Janus, S'" de Noorwijk), 106,

146, 156, 163, 173, 184 (n. 3),

197, 202, 211, 240, 274, 275, 659,
715 (et n. 4).

DouzA (Janus), fils, 152 (n. 3), 217.

Draecke, 104.

Droetelinck (Loys), 221.

Droiteling ,221 (n. 2) ; v. Droete-
linck.

Drelincourt (Charles), pasteur,

307.

Drelincourt (Charles), medecin,
349.

Drusius, 152, 275, 436.

DUAREN, 159.

Du Ban (Francois) ; Livre II,

Chap. XV : pp. 335-338, 400
(n. 6), 531, 653.

Du Bartas, 15 (n. 1), 73 (n.l),

144, 189.

Dubois (General), 110.

Dubois de Nieuwkerke (Chr6-

tienne), 222.

Dubois de Nieuwkerke (Noel), 222.

Du Bois (J.), 475.

Du Bordier (Pierre), 349.

Du Bosc, 345.

Du BouRG (Anne), 153.

Du BouExic, 526 ; v. La Ville-
NEUVE du — et La Chapelle
DU. —

Du Bray (Toussainct), 256.

Du Breuil, 310 (n. 1).

Du BuissoN, auteur des Memoires
de Hollande, 317, 645 (n. 4).

Du BuYssoN, 18 (n. 1), 35, 39, 52,

53, 54, 58, 59, 62, 64, 65, 67, 96
(et n. 1), 97 (n. 3), 99, 103, 121.

Du Chesne (Simon), 341.

DucLoux (Phihppe), 22.

Du Crevis (Rogier), 584.

Dudley (Robert), comte de Ley-
cester, 160 (n. 2) ; v. Leicester.

DuEZ (Nathaniel), 347.

Du Fort ; v. Gentil (Jan).

Du Fort, 20, 38, 53, 54, 56 (n. 1),

58, 59, 62, 6-i, 67, 68.

Du Hamelet (Francois), S"" des

Essars, 19, 20, 38 (et n. 1), 53,

54, 57 (n. 4), 62, 64, 65, 66, 67
(n. 5), 85, 137, 688, 702.

Du JoN (filisabeth), 175.

Du JoN (Francois), dit Junius, 8,

26 (n. 1), 160 ; Livre II, Chap. IV:

pp. 171-175, 179, 200, 206, 222.

228, 230, 238, 241, 353.

Du JoN (Francois) dit Junius, flls,

175.
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l)i; Jon (.li-iin-Ciisiniir), 26, 22S.

Du Lai'kkns, :>«>:{. Mi\.

\)v LuAT, 11.') (n. :<).

l)r Lyon ,130,

I)r MAriUKK (Heiijannn Auhery, S""),

12(5, 2t)l (et n. S), 270 (ot n. 6),

288, 2«l.'), :i71, 670.

DiT Mauhikh (Louis Aubery), 344.
Dir Maitrier (Maximilicn Aubdry),

344.

Du Motet, 62, 64, 67, 68. 96 (n. 1).

Du Mo'iLiN (Cyrus), 179 (n. ')).

Du Moulin (Henry), 179.

Du Moulin (Joachim), 177.

Du Moulin (Louis), 179, 345.

Du MoiTLiN (Marie), sceur de Pierre,

178 (et n. 4), 301 (n. 1), 304,

309.

Du Moulin (Marie), fllle de Pierre,

179, 310 (n. 2).

Du Moulin (Pierre) ; Livhe II,

Chap. IV : pp. 176-179 ; 222, 227,

241, 254, 263, 289 (ti. 2), 293-

297, 301 (n. 1), 302, 306, 309, 327,

.336, .345, 348, 400 (n. 6).

Du Moulin (Pierre), flls du i)recd-

dent, 178, 179, 344.

Du Moulin (Suzanne), 229.

Du Moulin (Theophile), 345.

Du NOYER, 130.

Du Pag de Bellegarde, 524.

Du Peron, 376 (n. 3), 378 (et a. 3),

379, 4,30 ; v. Du Perron. ,

Du Perron (SO, 372, 373, 374, 376
(n. 3), 378 (et n. 3), 379, 382, .391,

395, 430, .526 (et n. 5), 573.

Du Perron (Anciuetil), 524.

Du- Perron (Cardinal), 176.

Du Petit-Val (David), 267 (et n. 2).

DupiN (Ev.), 473.

Du Plessis-Mornay (Philippe), 47
(n. 2), 110 (et n. 1), 133 (et n. 4),

178 (n. 2), 198, 230 (n. 2), 295,
297, 298, 300, .301, 361.

Du Plessis-Mornay (Philippe), flls,

110 (et n. 1), 228.

Du Plomb (Jacques Esprinchard,

SO, 234.

Du Pr6 (Esaie), 208, 304, 325.

Du Puis ,701 (et n. 1), 702 ; v. Du
PUY,

Du Puis (Jan), .504.

Du Puis (Madame), 326 (n. 2).

Du Puis (Veuve Malhurin), 288
(n. 3).

Du PuY (.\ntonin), 225.

Du Puv (Capilaine). 19, 44, .53,

54, 57, 62, 66, 67, K\, 85, 1.37, 701
(et n. 1), 702.

Du PuY (Claude), 203, 2(»8.

Du PuY (Kreres), 106 (n. 4), 172
(n. 1), 219, 2.55 (n. 2), 288, 317,
4.37 (n. 2), 512 (n. 2).

Du PuY (Jaccjues), 505.

Du PuY (Pierre), 318, 319, .321, .323.

Du PuYs, 64.

DuRANT (Daniel), 237,

DuRANT (Jonas), 55 (et n, 2).

DURANT DE HaUTEFONTAINE, 178
(n. 3).

DuRER (Albert), 47 (n. 1),

Du RosAY (Madame), 414,

Du Roy (Michel), 343.

Du Ryer, 673.

DussAU, 20, 32, 38, 52, .53, 54, 58.

59, 61, 62, 64 (et n. 4), 66, 67 (et

n. 3).

Du Son, 447.

Du TiBAU, 130.

Du TiLLOY (Jacques), 145 (n. 3).

Du Tronchet (Abbe), 488.

Du Tronchet (Madame), 488.

DuYCK (Antoine) ; Livre I, pas-

sim : not. p. 21 (et n. 1).

DuYCK (Franck), 238.

Edmond (Colonel), 61, 111.

Edouard (Prince Palatin), 605, 623,

624.

EisiNGA (Else), 592.

Elichmann (D' Jean), 319, 467

(et n. 4), 468.

Elisabeth (Princesse Palatine), 10,

356, 359, 402, 407, 414, 570, 588 ;

Livre III, Chap. XXII-XXV :

pp. 603 651 ; 653, 6.56, 661, 669,

673.

Elisabeth de Nassau, 28.

Elisabeth-Charlotte, douairi^re

de Brandebourg, 629.

Elisabeth (Reine d'Angleterre), 44,

162.

Elzevirs (Les), 200, 283 (n. 2),

314, 325, 437 (n. 3).

Elzevir (Abraham), 197 (n. 1),

499.
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Elzevir (Bonaventure), 197 (n. 1),

326, 499.

Elzevir (Jean), 288 (n. 6), 326.

Elzevir (Josse), 227.

Elzevir (Louis I"), 209, 227, 689.

Elzevir (Louis), 52 (n. 2), 173 (et

n. 1), 202 (n. 2), 505 (n. 1), 552,

556, 571, 634 (n. 4), 650, 677.

Emmery (S"" d'), 198 ; v. Thou
(G.-A. de).

Epicure, 405, 559, 623.

Erasme, 144, 236, 260, 312, 472
, (et n. 3).

Erxest-Casimir de Nassau, 38,

39, 40, 41, 61, 62, 64, 65, 76, 78,

79, 89, 105 (n. 6), 113, 699.

Erpenius (Th.), 295, 296, 298, 299,

300 (n. 2), 301, 302.

EscARTES (d'), 486, 526 ; v. Des-
cartes (Rene).

EspiNAY (Marquis d'), 466, 624, 625
;

V. L'ESPINAY.
EspiNOZA (Baruch d') ; v. Spinoza.
EspRiNCHARD (Jacques d'), S^^ du

Plomb, 234.

EspRiNssART, 235 (n. 3).

EssARS (Francois des), 38 (n. 1)-;

V. DU Hamelet.
EsTiENNE (Henri), 261.

EsTivAULX (d'), 25 (n. 1).

Estrades (Godefroi, comte d'), 8,

283 (n. 4), 670.

Etrechy (S*" d'), 126 ; v. Jaucourt
(Louis de).

EUCLIDE, 380.

EuRiPiDE, 236.

EusfeBE, 190 (et n. 2), 210, 212, 214,

215.

Faber Stapulensis, 454 ; v. Le-
FEVRE d'EtAPLES.

Fairfax, 106.

Falaizeau (Charles), 196, 197.

Faulhaber, 402, 406.

Ferdinand d'Aragon, 48, 49, 706.

Ferdinand (Empereur), 390, 394,

395, 397 (n. 2).

Fermat, 512, 533.

Ferne (Cap.), 373.

Ferrand, 706 ; v. Ferdinand
d'Aragon.

Ferrand (Jean), 388.

Ferrier, 429, 438, 439, 440, 441

(n. 5), 445 (et n. 1), 446 (et n. 1),

466, 496, 593.

Ferry (Paul), 347, 348.

Feugeret, 147 ; v. Feugueray.
Feuguer^us, 145, 147 (et n. 2)

;

V. Feugueray.
Feugheran 151 ; v. Feugueray.
Feugueray (Guillaume) S'' de la

Haye, 8 ; Livre II, Chap. I :

pp. 144-152, 154, 172, 225, 353.

Flamigny, 373.

Fleury-Bourriquant, 125 (n. 1),

709 (n. 1).

Fleming (Amiral), 677.

Fleming, Livre I : passim, notam-
ment p. 20 (et n. 2).

Flessches (C'e de). 111.

Flottemanville (Antoine), Bas-
nage, S'' de Saint-Gabriel et de, —
229 ; V. Basnage.

Fludd (Robert), 388 (n. 3), 404,

406, 448 (n. 1).

Fontaines, 158 (n. 1).

FoNTAiNiER (Jean), 404, 419.

Force ; v. La Force.
FoRiANT, 59 (n. 2) ; v. Fourmen-

tieres.

FORMENTIERES ; V. FoURMENTIERES.
Forquier, 121.

FouACE (Estienne), 239 (et n. 6).

Foullau, 372.

FoURMENTIERES, 35, 38, 53, 54,

58, d9 (et n. 2), 61 (n. 5).

FouRNET (Le P.), 369.

Francine, Livre III, Chap. XI :

pp. 483-489, 513, 514, 524, 525
(n. 1), 520 (n. 2).

Franconi (Pierre), 297 ; v. Bur-
GERSDIJK.

Franquesney (Henri de) ; v. Bas-
nage.

Fransintge, 485 ; v. Descartes
(Francine).

Fransheimius, 583 ; v. Freinshe-
MIUS.

Fr6deric-Henri, 18 (n. 1), 19, 29,

31, 39, 41, 42, 58 (n. 2), 61, 76

(et n. 3), 109, 110, 199, 228, 273,

303, 305, 306, 329, 371, 424, 425,

428, 506, 630, 645 (n. 4), 661 (n. 4),

698 (et n. 1).

Frederic-Palatin, Roi de Bo-
heme, 402, 408, 603, 612.
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FHf:i)feRic (Prince Pala(ln), 60r>.

Fhed^hu: i)K i,a Touh, 12")
; v.

Bouillon (Due tie).

l'HEi)ftKit:-(iL'iLLArME (itleclcur de
Brandebourn), 629.

FRfenfeiucx (Sabine), 250.

Freinsiiemius, 642, 681, 68.'^.

F"RfeMONT d'Ablancoltut, 316.

Fresnes (de), 26 (n. '>), 563.

Froissart, 61) (n. 2).

Froland ([.ouis), 240 (n. 5).

Fromont ,437.

Frotier (Jean), S"^ de la Rochette,
344.

FuLGOUS, 33, 54, 55.

Galien, 149, 551, 553, 617.

Galilee, 412, 456, 477, 479 (et

n. 1), 480, 481, 482.

Gamon (Christofle de), 15 (n. 1).

Garasse (Le P.), 251, 252.

Garnier, 222.

Garritz (Hessel), 250.

Gassend, 108 (n. 1), 349, 388 (n. 3),

419 (et n. 1), 446, 447 (et n. 2),

448(et notes), 449, 453 (et n. 3, 4),

454 (n. 4), 478, 480, 500, 519 (n. 2),

533, 581, 582, 586, 647 (n. 1), 654.

Gassendi ; V. Gassend.
Gaston d'Orl^ans, 624.

Gatou (David), 504.

Gavltier, 157 (et n. 1).

Gai'main, 288.

Gentil (Jan), S"^ du Fort, 37 (n. 5).

Gentilis (Scipio), 159 (n. 2), 168
(n. 1), 169.

GfeRARD (Balthazar). 27.

Gerardus (Albertus), 34 ; v. Gi-
RARD DE SaINT-MiHIEL.

Gersan (De), 417 ; v. Soucy (Fr.

de).

Gerzan (de) ; v. Soucy (Fr. de).

Gheyn (Jacques de), le Vieux, 127
(et notes), 128 (notes), 129, 135
(n. 1).

GiBiEU, 441 (n. 6) ; v. Gibieuf.
GiBiEUF (Le P.), 441 (et n. 6), 442

(n. 3), 477.

GiLLo (Beatrix), 494 (n. 5).

Gillot (Jean), pfere, 494 (n. 5).

Gillot (Jean), 316, Livre III,

Chap. XII : pp. 494-497, 525 527,
593.

Gillot (Jean), divers i>erHonnages
purtant ee noni, 491 (n. 5).

Gillot (Pierre), 494 (n. 5).

Gillot (Faniille), 494 (n. 5).

GiLsoN. 52.

GiRARD (Daniel), 288, 342.

Girard (.Marie), 342.

GiRARD DE Saint-Mihiel (Albert),

341 (et n. 1), 342, .381.

GiRARDUs Albertus, 341 ; v. Gi-
rard.

GisTELLEs (Pierre de), .38, 101, 103.

Glarges (Philippe de), 346, 585 ;

V. Montigny de —

.

Godefroy (Jac(|ues), 304 et 312.

Godfroy (\P), 486, 487 (et n. 1).

GOLIUS, 331, 341, 446, 452, 476, 480,
484 (n. 3), 492, 494 (n. 5).

GoLTZius (Henri), 90 (n. 2), 197.

GoMAR, 174 (et n. 3), 240 (n. 6),

262, 293, 304, 428 ; v. Gomarus.
GoMARUs, 174, 240 (n. 6), 262, 293 ;

v. GOMAR.
Gonnevet, 61.

GoNZAGUE (Anne de), Princesse de
Mantoue, 623.

GoRGiAS (Marcus-Antonius), 204 (et

n. 2), 227 ; v. Gourgues.
GoRLEus, 542.

GOUDIMEL, 51.

GouLART (Simon), 155, 191 (n. 5).

Gourgues (M.-A. de), 204 (et n. 2),

227 ; V. GoRGiAS.
Gr-evius, 473.

Graswinkel, 575.

Grenu, 105.

Grey, 41.

Griffith, 349 (n. 4).

Grobbendonck, 130.

Gronovius, 221, 290, 291 (et n. 1),

314 (n. 2), 349, 473.

Groot (Corneille de), 167, 2.38.

Groot (H. de), 349 ; v. Grotius.
Grotius (Guillaume). 107 (n. 4).

Grotius (Hugo), 107 (et n. 4), 108,

221, 262 (et n. 6), 273, 274, 277.

278, ,305, 314 (n. 1, 3), 326, 349

(n. 3), 375, 390, 715 (et n. 4).

Grouel (Abraham), 372.

Gruter, 190. 214, 312.

GuiLHOME (Capitaine), 121.

Guillaume I«^ d'Orange (Le Ta-
citurne), 27, 28, 47, 64, 76, 82,
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143, 144, 145, 146, 147 (et n. 1, 2),

150, 151 (et n. 2), 152, 157 (et

n. 1), 160 (n. 6), 161, 172, 181

(n. 2), 194, 273, 29B, 343.

GuiLLAUME II, Prince d'Orange,

303, 304, 327, 425, 496 (n. 1),

645 (n. 4), 661 (n. 4).

GuiLLAUME-Louis (Coiiite de Nas-
sau), 19, 27, 39, 42, 53, 61, 62,

63, 64, 76, 78 (et n. 2), 371, 436,

698.

GuLONius (J.), 245 (n. 2) ; v. Goulu.
Gustave-Adolphe, 641, 643.

Habert, 637.

Hachtingius, 436.

Haestreght (de), 586.

Halardt, 35, 38 ; v, Hallart.
Hallart, 35, 38, 53, 54 (et n. 3),

57 (n. 4), 62, 64, 65, 66, 67, 102
(n. 6), 103, 121.

Hallert, 54 (n. 3) ; v. Hallart.
Hallot (Guillaume de), 29 ; v.

DOMMARVILLE.
Hals, 678 (et n. 2), 679.

Hamelet (d'), 85, 702 ; v. du Ha-
MELET.

Hanicrot, 53.

Hardy (Alexandre), 15 (n. 2), 16,

248.

Harincourt, 55.

Harley (Achille), 197.

Harvey, 476 (et. n. 6), 537 (n. 3).

Haucourt (103.

Haussonville (African), 26 (n. 5).

Hauterive (Marquis de), 121, 372
(n. 1), 425, 505, 562.

Hauterive (Madame de), 505, 512.

Hauthin, 239 (et n. 6).

Hedwige-Sophie de Brandebourg
629.

Heenvliet (Jean, S"- de), 222, 223.

Heereboord, 10, 336, Livre III,

Chap. XXVI "r pp. 653-667.
Heidanus (Abraham), 568 (n. 2).

Heidanus (Gaspard), 531, 666, 667.
Heins (de), 275 ; v. Heinsius (Da-

niel).

Heinsius (Daniel), 209 (et n. 5),

211, 214, 220, 221, 244, 245, 271,
274, Livre II, Chap. XII :

pp. 275-291, 304, 318, 322, 325,
326, 336, 502, 715 (n. 4).

Heinsius (Nicolas), 283 (n. 4), 289
(etn. 2), 291,325, 641.

Heins (M^ de), 289 (n. 2) ; v. Hein-
sius (Nicolas).

Henault (d'), 464.

Henri II, 93 (n. 1).

Henri III, 49.

Henri IV, 15, 26 (n. 5), 28 (n. 3),

29, 44, 47 (n. 2), 49, 56, 61, 69
(n. 4), 76, 89, 102, 112, 114, 119
(et n. 5), 120, 132, 173, 194, 195,
205, 213, 234, 271, 304, 328, 361,
426, 508, 705, 707 (et n. 1).

Henri II de Bourbon, Prince de
Conde, 204, 321, 322 ; v. Conde.

Henri II, due de Lorraine, 125
(n. 4).

Henri-Frederic, 62 ; v. Frederic-
Henri.

Henri de Nassau ; v. Fr6d6ric-
Henri.

Henri (Prince), 76, 110 ; v. Frede-
ric-Henri.

Henri-Frederic (Comte), 228 ; v.

Frederic-Henri.
Henriette d'Angleterre, 304.

Henriette (Princesse Palatine),

605, 628.

Henriex (Mayken), 221.

Henry, 109, 698 (et n. 1).

Henri (Thomas), 189 (n. 3).

Helene Jans, Livre HI, Chap. XI:

pp. 483-489, 514, 590 ; v. Jans
(Helene).

Heraldus (Isaacus), 346 ; v. He-
RAULD.

Heraugiere (Charles de), 129, ; 376
V. H6RAULD.

Herauld, 129, 288, 376.

HfeRAULD (Didier), 312, 346.

Herauld (Isaac), 346.

Heurnius, 206, 254, 263, 336, 388
(n. 3).

Heydanus, 531 ; v. Heidanus.
Heydanus (Gaspard), 366 ; v. Hei-

danus.
Heymenss (Cornells), van Dam.,

452.

HijLENA, 485 (n. 2) ; v. Helene
Jans.

HippocRATE, 149, 468, 551, 553,

608, 609, 617.

HippOLYTE (fiveque), 210.
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IIOUUKS, .'U<).

I locyiiNcoiHT. i:}().

Ihxiiii.ANDK (Fr.), ISM.

1I()(-.KLANI)K (Cornoille van). 106,

527, .V28, :ui{), :>«1. filM (n. A),

646, 666, 677, 67S ; v. Van Ho-
GELANDK (('oriUMlIe).

Hoc.nKi-AXDK, 666: v. V.. van Ho-
rn:lan he.

HoiIENI.O. iS2 (ll. .">) : V. HOIIENLOIIE
(Phil. <lc).

HonENLOE, 82 (n. \i) ; v. Hohen-
LOHE.

HoHENLOHE (Couite (Ic), .")4, 61, 64,

63, 82 (et n. 3), 91, 162, 16:i, 700
(et n. 1).

Hollac, 82 (et n. :i), 700 (et n. 1)

;

V. HonENLOUE (Phil. tie).

Hollae, 82 (n. 3), 700 (n. 1) :

V. HOHENLOHE.
Holloe, 82 ; v. Hohenlohe.
HOLSTEIN, 41.

HoMERE, 148, 180, 238.

HooFT (I*. C), 507 (et n. 2), 508
(et notes), 509 (n. 1),

HooFT (P. C), 551.

HOOGEVEEN, 146.

Hooghelande (M' C. tie), 527

:

V. van HoGELANDE (Corneille).

Horace, 177, 276. 676,

HoRTENsius (Martin), 453 (et n. 2),

480.

HoTMAN (Franvois), 159, 160 (et

n. 2).

Huchtenbkoeck ,.32, 38.

HiET (Jean), 231, .397.

HuGiETAN (Jean), 346,

Humbert (P.), .38 (n. 2).

HuvGENS (Christian), 185, 380, 383.

404, 432, 439 (et n. 2), 533, 684
(et n. 3), 685, 689.

HivGENS (Constantin), S"" de Zuy-
lichem. 10, 58, 1.30 (et n. 1). 281

(et n. 2, 3). 282, 283 (et n. 3),

286, 287, 288 (et n, 2, 4), 303, 306,

330 (et n, 2), 341, 342, 405, 415,

426, 437 (et n. 5), 446, 476, 488,

LivRE HI, Chap. XH : pp. 491-

494, 198 (n. 3), 502, 504, 507, 515,

517, 521, 527, .333, 546, 552, .369,

570, 573, 575, 579, 580, 589, 666
(n. 6), 684 (et n. 3).

Hi'VGKNs ((^n^itaiilin le Jvunc),

684 (n. 3).

HUYOHENS ; V, HUYOE.VS.

Iberville (Paul Bauldry d'), 229.
Isabklle (Infante), 75 (n. I), 09,

468.

.I.vcoHSz (.Mi'i'us), 590.

Jacobs (Nitoias), 2.30,

Jacqi'es !•' (Hoi d'Angleterre), 87
(n. 2), 118. 119, 120 (n, 6), 125,

709.

Jainnin. 58 (n. 1); v. Jeanni.n,
Jainvn, 58 (n. 1): v, .Iean.nin.

Janoon, 261.

Jans (Htlcne). Livhe HI, Chap. XI :

P|). 483-489.

.Iansen ((Lorncille) ; v. Jansemus.
Jansen (Zacliarias), 382.

Jaxsenils, 262.

Jarrige (Pierre). 337, 338, .339.

Jaicoirt (Francois de). 344.

Jaucourt (Louis de), S"" dEtrecliv.

126,

Jaicoirt (Pliiliphe de), 344.

.Iaicoirt (Henee de), 126.

Javcoirt (Les), 126 (n. 2).

Javers.ac, 257.

Jean-Casimir (filecteur Palatin),

145, 172,

Jean-Giillalme, 119.

Jean de Xassau, 158 (n. 1),

Jean-Sigismono, 119,

Jeans (Marguerite). 494 (n. 5).

Jeannin (President Pierre), 58
(n, 1), 112, 113. 114, 11.3, 116,

JocHEMs (Reyner), 485 ; v, Des-
cartes (Ren(^).

JoFRE (Conunandeur), 121.

.Iollv ('I'honias), 270 (n. 1).

JoosTENs (Hans). 202. 203, 204,

205 (n, 1). 390 (n. 4).

.loLLV (Thomas), 713 (n. 1).

.Joseph (Le P.), 515.

JoiBERT (Laurent), 182.

.lovE (Gilles), .341.

Junius, 25 ; v. du Jon.
Junius (Casimir), 228 ; v. du Jon.
Junius (Francisrus), flis, 175 (et

n. 3).

Junius (Patricius), 175 (n. 3),

47
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JuRiEU (Pierre), 269, 310.

JuRiEU (Mil''), 310 (n. 1).

JusTE-LiPSE, 152, 154, 160, 161,

166, 168, 170, 189, 191 (et n. 5),

192, 193, 194, 200, 225, 226, 232,

275, 332, 353.

JusTEL, 314 (et n. 2).

JUSTINIEN, 580.

Kloppenburg (Jolian), 522.

Kempen (Thomas de), 478.

Kepler, 542.

Kerckhoven, 222 ; v. Polyander.
Keuchlin, 176.

Labadie (Jean de), 536, 539 (et

n. 2).

La Barbe, 372.

La Barre, 54.

La Barre (Antoine de), 339.

La Barre (Jean de), 494 (n. 5).

La Bassecourt (Daniel de), 347.

Le Baudier, 353 ; v. Baudius.
La Boetie (fit. de), 153.

La Bretalliere ; v. Descartes
(Pierre).

La Brosse (Guy de), 182.

La Bruyere (Estienne de), 372.

La Casa, 101 (n- 5) ; v. La Gaze.

La Gase, 96, 103 ; v. La Gaze.

La Gaze (Pierre Baldran dit), 54,

96, 97 (et n. 3), 98, 99, 101 (et

n. 5), 103 (et n. 2), 104, 105.

La Ghapelle Bouexig (de), 677.

La Gharnais, 84 (n. 1).

La Ghastre (Maresclial de), 124
;

V. La Ghatre.
La Ghatre (Mareclial), 120, 121,

124.

La Gloche (Abraham de), 235 (et

n. 3), 230.

La Groys, 105.

luAKT (de), 331.

La Faye, 222.

La Fayette (Madame de), 317
(n. 3), 645 (n. 4).

La Fere (Gomte de), 43 ; v. Mon-
telimar (Senechal de).

La Fontaine (Jean de), 114, 440
(n. 1), 588.

La Force (de), 8, 120, 121, 124.

La Fleur, 134 (n. 1).

La Foreest (Glaude de), 372.

La Garde, 121.

La Grange, 67 (et n. 5).

La Grange (Paul), 345.

La Grange (Peregrin de), 172.

La Gravelle, 19, 66, 85, 137, 688,

702.

La Hay, 62 (n. 1) ; v. La Haye.
La Haye (Gapitaine), 59 (n. 2),

61 (n. 5), 62 (et n. 1), 64, 67, 96
(et n. 1), 97 (n. 3), 99, 103, 104.

La Haye, 235 (n. 3).

La Haye (S'" de), 145 ; v. Feu-
gueray.

La Haye (Jean de), 19 (n. 2), 69
(n. 2).

Lakeman (Balthazard), 551 (n. 4).

La Lezand (Jenne de), 494 (n. 5).

La Lou (Philippe), 94 (n. 1).

La March (Jean de) ; v. Bouillon
(Due de).

La Mare (Gonseiller de), 318.

La Milletiere, 308, 312.

La Mole (Pierre), 339.

La Mot (Jean), 346.

La Mouillerie,- 55 (n. 2).

La Neue, 76 (n. 5) ; v. La Noue
(Odet de).

La Neve, 698 (n. 1 et 2) ; v. La
Noue (Odet de).

Lanfran de Ganquigny ou Can-
chine, 236.

Languet (Hubert), 47, 233.

Langerack (de), 371.

La Noue (Fran^'ois de), 29, 30, 57
(n. 1), 2.33.

La Noue (Odet de), 8, 28, 30, 31,

35, 36, 37, 38 (n. 5), 52, 53, 76, 77
(et n. 1), 116, 127, 228, 229, 698
(et n. 1, 2).

Lansberg (Gomte de), 335.

Lantin (Gonseiller), 313, 318.

La Pailleterie, 103.

Lapeyrere (Isaac), 327.

La Pierre, 130.

La Place (Elie de), 165 ; v. Russi.
La Place (Pierre de), 230, 235.

La Plate (M^ de), 466.

La Quewellerie (Christian), 373.

La Roche-Pozay (Henry-Louis de),

190, 196, 202, 204, 227, 236, 373.

La Roche-Pozay (Louis de, S""

d'Abain), 190, 191 (et n. 3), 196,

198, 202, 203.
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La Rocuktte (S' de), 344 ; v. Fho-
TIER (Jean).

La Rose, 130.

Lakoque, 626.

La HivifeHE (Sunuiel de), S"" de
Lescherpicre, 230.

La Sale (.lehaii de), 12, 61, 109
(et n. 2), 372.

La Salle, 109 (n. 2) ; v. La
Sale.

La Soala (de), 236 (n. 5), 475;
V. ScALioEH (Joseph-Juste).

La SiMENDifeuE, 38, 43, 44.

La Taille (.Jean de), 277.

La Takte, 130.

La Thuillerie (Gaspard Coignet

de), 575, 578, 625, 671, 681.

La Tour d'Auvergne (Henri de)

;

V. TURENNE.
La Tour (Henri, conite de), 348.

La Trimouille, 197 ; v. La Tr6-
MOILLE.

La Tr^moille (Claude de), 28 (n. 1)

197.

Lx Tr^moille (Henri-Charles, due
de), prince de Tarente, 299, 301,

303. ^
La Tri&moille (Frederic de), comte

de Laval, 343, 372.

La Tr^moille (Charlotte-Braban-

tine de Nassau, Dudicsse douai-

riere de), 125, 298, 300, 301, 307,

308.

La Tuillerie, 120, 625, 681 ; v. La
Thuillerie.

Launaeus (Zaciiarie), 228 ; v. Lau-
NAY (Z. de).

Launaeus a Vivaxtio (Joiiannes),

349.

Launay (Z. de), 228.

Laurens (Henry), 189 (n. 3).

Lauvau (S' de), 197 ; v. Saint-
Vertunien.

Laval (Frdddric, comte de), 372
;

V. La Tr^moille.
La Valette (Louis de Nogaret,

Cardinal de), 126 (et n. 4).

La Vieuville (de), 625.

La Villeneuve du Bouexic (Jac-

ques), 526.

La Voyette (Louis de),.677 (n. 3).

Lawenstein (Jean-Lambert de

Streff de), 125.

Le Baudier (I)onjlnique), 192, 219.
271 ; v. Baudius.

Le Bauldier (Dominique), 219
;

v. Baudius.
Lebrebiettes, 373.

Leckerbeetoen, 130.

Le (^lerc (Ren<^), ivfeque de Gian-
d^ves, 363.

Le Coin, 1.30.

Lecomte ; V. Valleran.
Lef^vre (Tanneguy), 353.

Lef^vre D'ltTAPLES, 454 (ct n. 4).

Le Fort, 59, 96 (n. 1) ; v. du Fort.
Le Fevre (Carolus), 343.

Le Goullon (Marie), 125 (et n. 2).

Le Gouz (Pierre), 318.

Legrand (Abb6), 394,

Le Haulme (Jacques k), 373 (n. 1)

;

V. Alleaume.
Le Hongre, 145.

Leibnitz, 383, .394, 534.

Leicester (Robert Dudley, conite

de), 160 (n. 2), 162 (et n. 1), 163,

(n. 2), 167, 170.

Le Maire (Capitaine), 65.

Le Maire (Jean), 503, 504; v. Maire.
Le Maistre de Sacv, 524.

Lemann (C), .562.

Le Moine (fitienne), 349.

L'Empereur (Paul), 228.

L'Empereur (Constantin), van Op-
pijcli, 331, 336, 347, 523, 664.

Lennox (Due de), 119, 120 (n. 6).

Le Noir (Andre), S' de Crevain et

de Beauchamp, 231.

Le Noir (Guy), 231.

Le Noir (Jacques), 231.

Le Noir (Philippe), 231.

Le Petit, 129.

Le Prince (Capitaine), 66.

Le Roy (Henri), 512 (n. 1), 550;
v. Regius.

Leroy-Bouillon (Pierre), 227.

L'EscALE (de), 189, 214 (n. 1),

328 ; V. ScALiGER (Joseph-Juste).

Lescalla, 204 ; v. Scaliger (Jo-

seph-Juste).

LEscHERHifeRE (Sainucl de), S' de
la Riviere, 230.

L'EscLusE (Charles de), dit Clusius

8 ; LivRE II, Chap. V, pp. 181-

185 : 187 202, 209, 211, 219, 230,

353, 689.
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L'EscLusES (Jacques de), 232.

Lesme (Levin), 240.

L'EspiNAY (Marquis de), 466, 624,

625, 626.

L'EssART, 58.

Leu (de ou Le) de Williem, 527
;

V. WiLHEM.
Le Vasseur 305 (n. 8).

Le Vasseur d'Etioles, 361, 362
(et, n. 1), 413, 416.

Le Vasseur d'Etioles (Madame),
416.

Leycester (Robert Dudley, Comte
de), 160 (n. 2) ; v. Leicester.

L'Hermite (Hans), 447 (n. 1).

L'Hermite (Jacob), 250.

L'Hermite (J.-B.), 248.

L'Hermite (Jeanne), 175.

L'Hermite (Tristan) ; v. Tristan.
L'HosPiTAL (Micliel de), 87, 88.

LiMAY (Charles de), S'' de Bezu, 346.

Ltmay de Bezu (Samuel de), 232.

LiNGELSHEIM, 312.

LiPMAN DE MULHOUSE, 559.

LiPPERHEY, 382.

Lipsius, 160 (n. 6), 161 (n. 2), 165
et passim ; v. Juste-Lipse.

LiPSTORP (Daniel), 361 (et n. 1).

376, 377, 387, 395 (n. 3), 401,

402.

LiRAEUS, 538, 548.

Lisle (Agnes de), 22.

LoBEL (Mathieu de), 181 (n. 2).

Lobelius ; V. Lobel.
LOCHORST, 236.

Longueville (Madame de), 625.

Lopes (Honeste), 235 (n. 3).

LoRGES (Gabriel de), comte de
Montgommery, 232.

Louis XIII, 265, 295, 343, 428.

Louis XIV, 54, 328, 448 (n. 3).

Louis de Nassau, 29, 54, 115.

Louis VI (filecteur Palatin), 159.

Louise de Coligny, 76, 125 (et

n. 5, 6), 126 (et n. 1), 198 (et

n. 3), 228, 294, 425.

Louise-Henriette de Nassau, 629.

Louise-Hollandine de Boh6me
(Princesse Palatine), 605, 624,

625, 626, 627.

LoYER (Nicolas), 237.

Loyola (Ignace de), 559.

LoYs Bernardo d'Avila (Don), 54.

LOYSELEUR DE ViLLIERS, 145, 172 ;

V. ViLLIERS.
LoYSON (Barbe), 481.

LuciEN, 559.

LUCRECE, 149.

LuDOLF (Job), 211 (n. 3).

LuDOVic DE Nassau, 115 ; v. Louis
DE.

LuLLE (Raymond), 368, 383 (et

n. 2), 387, 391, 403, 449 (n. 3).

luillier, 447.

Luther, 337, 427.

LuYNES (Due de), 583, 584.

Lyraeus, 538, 548.

Mabre-Cramoisy (Veuve), 604 (n. 4)
Machault (Vicomte de), 115 ; v.

Russi.
Machiavel, 559, 628.

MAgoN, 588.

Madison, 53.

Maets (de), 538, 548 ; v. Dema-
TIUS.

Magirus, 523.

Mahomet, 559.

MAf?E (Jan), 11, 270 (n. 1), 502,

503, 504, 505 (n. 2), 506, 713.

Mairet, 277.

Maldere (Jacob de), 112, 118, 120.

Malebranche, 427.

Malherbe, 15, 69 (n. 4), 89, 91,

93 (n. 1), 95 (et n. 2), 107, 108
(n. 1), 119, 120, 134, 176, 257^
258 (n. 2), 259, 271, 711.

Maligny (Daniel), 91 (n. 1),

Mantoue (Due de), 261.

Mantoue (Princesse de), 623 ; v,

Gonzague (Anne de).

Marchand (Prosper), 225.

Marescot (Capitaine), 38, 43, 44.

Maresius, 555 ; v. Desmarets (Sa-

muel).

Marguerite de Pj^rme, 115.

Marie d'Angleterre (Princesse),

304, 327, 425.

Marie- Sleonore de Brande-
BOURG, 643.

Marie de Medicis, 89, 120, 301,.

304.

Marie Tudor, 48.

Marin (Cavalier), 604.

Marischal (Francois), 52, 64, 65.

Marius (Nathanael), 230.
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Marlois (Sam.). ^142 (n. 1) ; v. Ma-
noLLois (Saimu'l).

Mahly (Franvois), *>l (n. 1).

Mahi-ye (Franvois), 52.

\1ahmx di: Saintk-Aldeoonde,
130, 172 (el M. 2). 27.').

Marollois (Suinuel), '.W2 (el ii. 1).

Marot ((^len.ent), .')!.

MARgriiTTE, .').'>, 10.'), 106.

Massau (Capitainc). .')3.

Matham, 1)0 (n. 2).

Matic.non (Mareehal de), 204 (n. 2).

Mattm.kis II (A.), .')2a.

Maluimsson (Abbesse de), 626;
v. louise-hollandine de bo-
h£;me.

Maulde (Nicolas de), IGli.

Mairice de Nassau, 7, 9, 18, 10,

27, 29, :il, ;i2, 37, ;i8, ;i9, 40, 41,

42, 43, 4.'), 46, 30, 31, .32, .34, .33,

59. 60 (et n. 2), 61, 62, 63, 64,

63, 66, 70, 72, 73 (n. 2), 74, 76,

82, 88, 89, 93 (et n. 3), 96, 99,

100 (n. 4), 102, 103, 109, 110 (et

n. 3), 111, 117, 118, 121, 124, 127,

1.30, 137, 162, 163, 194, 198, 228,

262, 264, 267, 268, 269, 273, 294,

299, 371, 373, 374, 373, 376, 381,

385, 389, 393, 408, 428, 682 (n. 2),

693, 703.

Maurice (Prince Palatin), 605.

Maximilien II, archiduc d'Au-
triche, 182.

Maximilien de Bavi£:re, 395, 402.

Mayer (Michel), 406.

Mazarin (Cardinal), 307, 325, 329,

426, 636.

MfeDicis ; V. Marie de — et Ca-
therine DE.

Melander (.Johan), 97 (n. 1).

Melis, 319 ; v. .Emilius.

Melun (Maison de), 55.

Manage (Gille), 114, 288, 326 (n. 1),

330 (n. 3).

Menagius (^igidius) ; v. Ma-
nage.

Mendoza (Francisco de), 43, 62,

63, 64, 66, 71, 80, 83.

Mercier (Anne), 'M2 ; v. Saumaise
(Madame CI.).

Mercier (Josias), S"" des Bordes,

170. 312.

Mercusz d'Ypres (Jean), 207.

Mknk (Chevalier dc), 411, 462 (et

n. 1).

.Merlanues (Franvois), .'H5.

.MERRicg (Pierre), 94 (n. 1),

MERSE>iNE (Le P. .Marin), .306, 363
(et n. 2), 378, 403, 406. 413. 419,

422, 426. 432, 435, 4.38, 442. 445,

446, 448 (et n. 1). 449, 4.30, 4.32,

453, 434 (et n. 4), 4.35, 4.36. 4.39,

460. 468. 471, 474, 477. 480. 481.

489, 494, 496. 498, 499, .304 (el

n. 1), .303, .306, 514, 515 (n. 3),

516 (et n. 1), .320, .321 (n. I), 523
(n. 2), .325, .329, .3.33 (et n. 3),

536 (n. 4), 538, 542, 554, 555. 561

(n. 3), 582. 583, 6.33 (n. 3), 636,

637, 638 (et n. 1), 6.39, 641, 646,
677.

Meruka, 209, 220, 276. .

Meteren (Van) : v. Van Meteren.
Metius (Adrien), 436, 4.37 (et n. 1),

438, 4.32, 523.

Metius (Jaccjues), 437.

Meuris (Aert), 96 (n. 1).

Meursius, 145 (et n. 1), 254 (n. 1),

297 (n. 4).

MicARD (.lean), 693 (n. 1), 703 (n. 1),

709.

Michel-Ange, 286.

Michel de l'Hospital, 87, 88, 159.

MiEREVELT, .33 (n. 4).

Milton, 327.

MiRABEAU, 10, 269.

Mist (De), 96.

MiTON, 411.

MoiJE (Lovvijs de), 141, 254.

MoLifeRE, 365 (n. 1). 447, 538, 606.

MoLiN.t:us (Petrus), 177 ; v. Du
Moulin (Pierre).

MoNCASsiN, 25 (n. 1).

Monet (Le P.), 69, 78.

MONGOMMERY, 131 ; V. MONTGOM-
MERY.

MoNGOMBERT (S' de), 144 ; v. Cap-
pel (Louis).

MoNJAUBERT (S' de), 144 ; v. Cai'-

PEL (Louis).

Monluc, cvdque de Valence. 191.

MoNMARTiJN 61 (n. 2) : v. Mont-
martin.

Montaigne 147 (et n. 3) 148, 153

et n. 2) 189 191 (n. 3 et 5) 192

(et n. 1) 228 (et n. 1) 233 (et
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n. 2), 247, 361, 362, 363, 368 (n. 2),

389, 393, 418 (n. 4), 427, 508 (et

n. 1), 622, 718.

MoNTAUBAN (Aiitoine de), 232.

MoNTAUT (Anne de), 92 (n. 2), 116

(n. 5), 117 (n. 1).

MoNTAUx (Bernard), 226 (n. 2), 388
(n. 3) ; V. Barnaud (Nicolas).

MoNTCHRESTiEN (Antoine de), 15,

261.

MoNTDEVis (M"" de), 310 ; v. Rivet.
MoNTELiMAR (Scncchal de), Comte

de La Fere, 45.

Montesquieu, 247, 269.

Montesquieu de Rocques (Secon-

dat de), pere, 116, 124 (n. 4).

Montesquieu de Rocques (Jacques
Secondat de),fils;v. Rocques (Ca-

pitaine).

Montheu (S' de) ; v. Jeannin (Pre-

sident Pierre).

MONTGOMMERY, 243.

ISIontgommery (Gabriel, comte de),

232, 243 (et n. 2).

MoNTGOMMERY (Louis de), 232, 243.

MoNTiGNY, 272, 713 (n. 5).

INIONTIGNY DE BrETAGNE (M^" cle),

637.

Montigny de Glarges, 585.

Montluc (Blaise de), 30. ,

Montmarnes (Pontius de Besque,
S' de), 344.

Montmartin (Capitaine), 19, 20,

59 (n. 2), 61 (et n. 2), 62, 64 (et

n. 4), 66, 67 (n. 5), 85, 137, 688,

702.

Montmartijn, 64 (n. 4) ; v. -Mont-
martin.

Montmorency (Due de), 264.

Morel (Frederic), 210.

MORIAU, 130.

MoRiN (Anne), 359.

MoRiN (fitienne), 351.

MoRiN (Jean-Baptiste), 415, 419.

422, 500 (n. 2).

MoRiN (Pierre), 227.

MoRNAY (Philippe de), 133 (n. 4) ;

V. Du Plessis-Mornay.
MoRTiER (Pierre), 63 (n. 1).

MoRUS (Alexandre), 351.

MoRY (de), 348.

MOSTART, 208.

MoYSAN DE Brieux (J.), 345.

MoYZANTius (Jacobus), 345 ; v.

MoYSAN DE Brieux.
MuLQUEAU (Adam), 61 (n. 2).

MuRET (Marc-Antoine), 189, 190,

191 (n. 3).

Mydorge (Claude), 378, 415, 422,
441, 459, 583, 636.

Myrican (Nicolas), 473.

Myrican (Thierry), 473.

Nassau (Charlotte) ; -v. Charlotte
de.

Nassau (Elisabeth) ; v. ISlisabeth
DE.

Nassau (Ernest-Casimir) ; v. Er-
nest-Casimir de.

Nassau (Fredeiic-Henri);v. Fr6d6-
ric-Henri de.

Nassau (Guillaune) ; v. Guillaume
d'Orange.

Nassau (Guillaume- Louis) ; v.

Guillaume-Louis de.

Nassau (Jean-Louis) ; v. Jean-
Louis de.

Nassau (Louis), 54 ; v. Louis de.

Nassau (Maurice) ; v. Maurice de.
Nassau-Siegen (Jean de), 106 (n. 6).

Naude (Gabriel), 403, 670.

Neree (Richard-Jean de), 373, 390.

Neron, 232.

Neuhusius (Henricus), 406.

Neyen (Jean de). 111.

NicASius (Johannes), 373.

Nicole, 524.

NicoT, 393.

NiEBUHR, 213.

Nieuwkerke, 222 ; v. Dubois.
NoGARET (Louis dc), 126 ; v. La
Valette (Cardinal de).

Noortich (Heere van), 216 (n. 1) ;

V. Noordwijk et Douza (J.), fils.

NoRTWiJCK (M'' de), 164 ; v. Douza
(Jean).

Ockinga, 436.

Ogier (Francois), 16, 84 (et n. 1),

126.

Oldenbarnevelt, 35 (n. 1), 38,

112, 121, 136, 162, 208, 210, 238,

262, 264, 265, 283 (n. 3), 295, 305,

343, 371, 375, 380.

Orange (Frederic-Henri d') ; v. Fre-
deric-Henri d' — et Nassau.
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Oranok ((^uilluunie d') ; v. (Jiil-
LAI'MK I)' — el Nassai'.

Ohanoe (Maiirltc d') ; v. Maurice
(Prince) et Nassau.

Ohangk (IMiilippe d') ; v. Puimppk
I)'

ORLf:ANs ( David d), 27. 57 (n. 1),

99 (et n. .">), 103, Ml, 373, 381.

Orl^:ans (Gaston d'), 624 ; v. (Jas-

TON d'.

Orliens (David van), 99 (n. 5),

373 ; V. Orleans (David).

Orlers, 83 (n. 1), 241 (n. 1).

OuDART (Hoi)ert), 231.

OuDiN (Cdsar), 'Mo.

OuDix (Franyois), 318 (n. 3).

Oyseau (Suzanne), 301.

OviDE, 362 (n. 3).

Paau (Petrus), 184, 263.

Palotti, 608, 619 ; v. Pollot (A1-

phonse de).

Paquot, 160, 315 (n. 1).

Pascal (Blaise), 28, 359. 362, 393,

.394, 396, 404 (n. 1), 411, 415. 447,

462 (n. 1), 524. 622, 637-639 (et

M. 1), 641, 684 (n. 3).

Pascal (fitienne), 512.

Pascal (Jacqueline), 637 (et n. 2).

Passavant (Francois). 344 (n. 1).

Patin (Guy), 221.

Paul de Middelbourg, 456.

Pauw (P.), 184, 263.

Pecquius. 119.

Pedro de Tol^de (Don), 113.

PfecuY (Claude), 155.

Peiresc ,108 (n. 1), 313 (n. 2), 342
(n. 3), 437 (et n. 2), 447, 449 (et

n. 2), 480 (et n. 1).

PfeRIER, 639.

P^rier (Gill)erle), 637 (et n. 2).

PfeRiER (.I^remie), .56 (n. 5).

Perrotus (Xicoiaus), 346 ; v. Per-
ROT d'AbLANCOUR.

Perrot d'Ablancour (Nicolas),

346 (et n. 2).

Person (Marthe), 494 (n. 5).

Pescarengis (Gosine de), 163.

Petit, conseiller du Hoy, 530, 581.

Petit (Francois), 227, 231.

Petit (Samuel), 228, 349.

Peudevvn (.Jean), 349.

PHfeDRE, 362 (n. 2).

Philippe II, 27, 48, 143, 146, 147,
27.3, 71.3. 714.

Philippe IV, ll.'i.

Philippe d'Oranok, Cointe de Bu-
ren, 117, 118 (et n. 1) 267, 273,
375.

Philippe (Prince Palatin), 605, 62r>,

626 627.

Picot (Abbe Claude), prleur de
Rouvre, 404, 53.3, .534, 580, .581,

.583, 587, 588 (et n. 3), 6.36, 641,
677.

Picto (Renalus), .377 (et n. 1);
v. Descartes (Heni!').

PiGOT, 109.

PiNEAU (Andre), 179 (et n. 6), 2.39

(n. 5), 291, 301, .304 (et n. 1, 7),

306, 308, 309, 310 (et n. 1, 2), 45.3,

466.

PiNON (.Jacques), 246.

F^ISET, 61.

Pithou (Pierre), 190, 203, 208.

PLA (Adrien), 330.

Platox, 147. 534.

Plantin (Christophe), 200 (et n. 3).

Plaute, 236, 237.

Plemp, 468 ; v. Plempius.
Plempius, 467, 468, 514, 537.

Pline l'Ancien, 149, 463 (n. 2).

Plisson, 130.

Plouchard (Bernard), 372.

Plutarque, 363.

PoiCTiERS (Jean de), dit Cadet,

372.

Poil-Blancq (Samuel), 100 (n. 2).

PoiLBLANc (Frederic), 346.

PoissoN (Le P.), 395, 414.

POIRET, 688.

PoLiGXAC (Itlie de), 346.

Pollot (Alphonse de), 425, 514,

518, .520 (n. 4), 525, .543, 549, .575,

576, 585, 606, 607, 608, 609, 610,

611, 616, 617, 619, 6,54.

PoLVANDER VAN DE.N KeRCKHOVEN
(Jean), 3, 141, 179. 185 : I.ivre II,

Chap. VII : pp. 219. 222-223;
232, 241, 259, 295, 302, 304, 325,

345, 346, 353, 473, 689.

PoLYANDER (Jcan), tlls, 222, 223 ;

v. Hee.nvliet (S' de).

Pomar£:de (Capitaine). 44, 52, 53,

54, ,56 (n. 5), 58 (n. 1).

Pomponne (-Marquis de), 129.
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PoNCET (Charles de), S' de Breti-

gny, 347.

PoNTANus (Jean Isaac), 523.

PONT-AUBERT, 38.

Pont-Challandiere, 121 ; v. Chal-
LANDIERE.

Pontius de Besque, S"" de Mon-
marnes, 344 ; v. Besque.

Porlier, 669.

Primerose, 538.

Princesse de Conde, 119 (et n. 5) ;

V. GONDE.
Priolo (Benjamin), 344.

Pritolaus (Benjaminus), 344 ; v.

Priolo (B.).

PuGET (Estienne), 21.

PuTEANUs (Antoninus), 225.

putschius, 221.

Pythagore, 399.

QuESNEL (Le P.), 688.

Rabelais, 182, 240 (n. 6), 261, 387,

427.

Racan (Honorat de Bueil, S"" de),

16, 95, 114 (et n. 5, 6).

Racine (Jean), 185, 365.

Raei (de), 657 (n. 3), 663 ; v. Raey.
Raey (Jean de), 540, 657 (n. 3), 663,

664, 677 (n. 3).

Rams.^us (Jac), 177, 178 ; v. Ram-
say.

Ramsay (Jac), 177, 178.

Ramus, 170.

Raphael, 286.

Raphalingius, 173, 200 ; v. Ra-
PHELENGIEN.

Raphelengien (Francois), 173, 200
(et n. 3), 207, 209, 210 (et n. 2),

211, 263.

Raphelengien (Joost), 209.

Raphelengius, 173, 263 ; v. Ra-
phelengien.

Raphelingius, 200 (n. 3), 211 ; v.

Raphelengien (Fr.).

Rassard, 66.

Ratleyf, 109.

Ratloo (Alexandre), 154, 160.

Rauschenbourgh (JNIarcchal de),

124.

Raventein ; v. Van —

.

Rebersac, 129.

Rebertus (Lazarus), 225.

Reboul (Denis), 227, 237.

Rebullus (Denis), 227.

Regis (Capitaine), 121.

Regius (Henri le Roy ou de Roy,
dit), 9, 10, 405, 426, 512 (et n. 3),

518, 519 (et n. 6), 520 (et n. 4),

522, 524, 525, 527 (n. 1), Livre III

Chap. XVI-XIX : pp. 535-573;
586 ; Chap. XXI : pp. 595-601

;

608, 632, 633 (et n. 2), 634, 653.

Regneri ab Oosterga (Cyprianus),
550 (et n. 2), 551.

Reigneri (Henricus), 345 ; v. Re-
NERi (Henri).

Regnier (Henri), 448 ; v. Reneri
(Henri).

Reinekerus (Hermannus), 152.

Rembrandt, 33 (n. 4), 254, 346,

464, 539 (n. 1).

Rembrandtsz (Dirck), van Xierop,

475 (et n. 2), 592, 593, 683.

Remondt (Guillaume), 373.

Renaud (Daniel), 349 (n. 4).

Renaud (Judith), .349 (et n. 4), 350.

Reneri (Henricus ou Henri), 9,

10, 335, 341, 426, 434, 435, 446,

447 (et n. 1), 448, 449, 453;
Livre III, Chap. X : pp. 472-

475, 484, 491 (et n. 1), 498, 507,

508, 509, 512 (n. 1), 518, 519, 520,

550, 601, 653.

Renery (H.), 518, 519 ; v. Reneri
(H.).

Requesens (Don Louis de), 143.

Rerac, 131.

Reves (Jacques de), 189 (n. 3) ;

V. Revius.
Revius (Jac), 9, 189, 472 (n. 1),

474, 475 (et n. 3), 577 (n. 1), 653,

657, 658, 659, 663, 665 (et n. 1),

666 (et n. 4).

Reyneri (H.), 509 ; v. Reneri (H.).

Reyiers (Sybilla), 263 (n. 2).

Rhosny (Sieur de), 55 ; v. Sully.
RiCHARDOT (President), 113.

Richelieu (Cardinal de), 63 (n. 1),

330 (n. 3), 382 (n. 1), 426, 428,

506.

RicHiER (Sebastien), 22.

RiDDER (C. de), 572.

RiGAULT (Nicolas), 288, 312.

Rivet (Andre), 8, 178, 179 (et n. 6),

228, 239 (n. 5), 241, 262, 291 ;
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I.ivuE II, Chap. XIII : pp. 298-
310, :ill, 311, .T25, :VM, 343, 341,
:U7, 348, 3:)2, 3r)3, 389 (n. 2), 42.'),

453, 466, 473, 474, 402, 406, .'iOO

(n. 1), r)82.

HivET (Claude). 343, 347.

HivET ((liiillaume), S' tie Chanver-
iion, 208, 213, 228, 230, 298, 300
(et n. 3), .343, ,3.'>1.

Rivet (Mjulanie), 300 ; v. Oyseau
(Suzanne).

Roannez (Mademoiselle de), 3,')0,

RoBEHT (Prince Palatin), 60.).

RoBEKT (Lazare), 22.').

RoBERVAL, .'j12, 637, 638 (et n. 1).

Robinson (R«^v.), .302-

RocoLET (Pierre), 283 (n. 2).

ROEMEH-VlSSCHER, 508.

Roger (Louise ou Loyson), 624.

Rohan (Due de), .52, 110, 426.

Rohan (Duchesse de), 624 (n. 5).

Rohan (Mademoiselle de), .309.

Roissi, 1.52 (n. 1).

Romano (Pompeio Justiniano), 99,

RoNSARD, 71, 7.3 (n. 1), 87 (et n. 4).

90 (n. 3), 01, 93 (n. 1), 1.34, 144,

257, 259.

Rondelet, 182.

Rocques (Jacques Secondat de
Montesquieu de), fils, 38 (n. 5),

.5.3, 54, 57, 61, 62, 64, 67, 92 (n. 1),

102, 104, 105, 106, 116.

Rocques (Jacques Secondat de
Montesquieu de), 106, 110, 121,

124 (n. 2), 136.

Rocques-Lob^jac (Andiette), 189.

RoQUEs, 136 ; v. Rocques p6rc.

Rosenkreutz, 402.

Rosny (Maximilien, baron de), 33 ;

V. Sully.

RossET (Francois de), 365.

Rou (Jean), 240.

Rousseau (Jean-Jacques), 272.

RoussY (S' de), 112.

Roy (Andrics de), 66 (n. 3).

Roy (Henri de), 512 (et n. 1), 520,

.535, .541, 54.5, 633, 654 ; v. Re-
gius.

Russi (filie de la Place, S' de), vl-

comte de Machault, 113, 115.

RussY (S"" de), 113 ; v. Russi.

RUTGERSIUS, 283.

Sailly (Capltaine), 372.
Sain, 412.

Saisct-.Mahs (Isaac), 344.
Saint-Aman I), 680.

Saint-Aiunan (Nicolan de), 349.
Saint-Cyiian (de), 262, .308,

Saint-Didieu (Madame de), 346
(et n. 2).

Saint-itvREMoND, 285.

Saint-Fulgent (.lacques-Berlrand,
S' de), 231.

Saint-Gabriel (Ant. Uasnagc S'

de), 229 ; v. Hasnage (Antoine).

Saint-Hilaire (Capitaine), ou
Saint-Hillaire, 61, 62, 64, 67
(n. 5), 68, 96 (n. 1), 121.

Saint-Loup (S^ de), 310; v. Sau-
MAisE (Benlgne).

Saint-Loup (S"^ de), fils de Sau-
MAISE (Claude), .332 (n. 4), 681
(n. 2).

Saint-Mmiiel (Girard de), 27 (n. 1)

;

V. (jIrard de Saint-Mihiel.
Saint- Paul, 176.

Saint-Simon (Jean-Antoine de), ba-

ron de {^ourtomer, 58 (n. 2), 372 ;

V. COURTOMER.
Saint-Surin, 281 (et n. 3), 282 (et

n. 1, 3).

Saint Thomas, 523 (et n. 2).

vSaint-Vertunien (Francois de), S'

de Lauvau, 190 (n. 3), 197, 204.

Sainte-Aldegonue ; v. Mar.mx
de —

.

.Sainte-Croix (M' de), 496.

Sainte TufeRESE, 396.

Salanure, 58 (n. 3); v . Schelandre
(Robert <le).

Salisbury, 67 (n. 2).

Salmasius, 221 ; v. Saumaise
(Claude).

Sancy (S' de), 55, 61, 62 (et n. 1),

63 (et n. 1), 64, 67 (et n. 5), 68.

98 (n. 4).

Sanson, 79 (n. 1).

Saporta (.\ntoine), 240 (n. 6).

Saravia (Adrien), 8, 1.58, 163;
LiVRE II, Chap. IV : pp. 169-170 ;

171, 172 (n. 2), 102, 241.

Sardigny (M' de), 170 (et n. 6).

Sarocques (Capitaine), 59 (n. 2).

61, 62, 64, 67 (et n. 5), 96 (n. 1),

97 (n. 1), 106, 121, 136.
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Sarrau (Conseiller), 306, 307, 308,

318 (n. 3).

Sarrocques, 121 ; v. Sarocques.
Sarravia (Thomas), 169 (n. 1) :

V. Saravia.
Sarravius, 307 ; v. Sarrau.
Sau (du) ; V. Du —

.

Saucy, 62, (n. 1) ; v. Sancy.
Saumaise (Benigne), S' de Tailly,

Bouze et Saint-Loup, 310.

Saumaise (Claude), 9, 10, 214, 221,

275,288, 291, 304, 305; Livre II,

Chap. XIV : pp. 311-333, 338,

345, 346, 352, 353, 404, 426, 467,

473, 478 (et n. 3), 486, 492, 502,

505, 509 (et n. 1), 512, 523, 579,
584 (n. 1), 666, 670, 677, 681 (n. 2),

689.

Saumaise (Madame Claude), 312,
320.

Saurin, 310.

Savornin, 97 (n. 3).

ScALA (La), 189 ; v. Scaliger.
Scaliger (Joseph-Juste), 8, 9, 10,

53, 106 (et n. 4), 139, 173, 184
(n, 4), 185 ; Livre II, Chap. VI :

pp. 187-217; 219, 220,221, 227,

228 (et n. 1), 230, 234, 236 (et

n. 2, 5), 237 (et n. 3), 263, 275,

276, 283, 288, 289, 295, 298, 305,

311, 312, 313, 314, 315, 316, 317,

319, 320, 325, 332, 333, 343, 352,

353, 373, 390 (n. 4), 689 ; Notes
Compl6mentaires sur le Livre
II, 717.

Scaliger (Jules-Cesar), 187, 188,

189, 190, 193, 197 (et n. 1), 209,
210 (n. 2), 212, 213 (n. 2).

Scaliger (Sylve), 190.

SCANDERUS, 473.

SCARRON, 308.

ScARRON DE Nandine (Madame),
636.

Scelandre (Johannes), 25 (et n. 1),

v. Schelandre (Jean de).

SCHALANDER, 97 (ct H. 2) ; V. SCHE-
LANDRE (Robert de).

ScHALANDiERE, 121 ; V. aussi Cha-
LANDIERE.

ScHALANDRE, 97 (et 11. 2) ; V. Sche-
landre (Robert de).

Schaliger (J.), 216 (n. 1) ; v. Sca-
liger (J. J.).

ScHEiNER (Le P.), 447, 480 (et n. 4).

Schelander, 57 (n. 1) ; v. Sche-
landre (Robert de).

Schelandre (Anne de), 17 (n. 7).

Schelandre (Charlotte de), 22.

Schelandre (Francois de), S'" de
Wuidebourg ou Wuldebourgs, ou
Vuidebourse, 26 (n. 5), 125 (n. 4).

Schelandre (Gobert de), S'' de
Chaumont, 26 (n. 5).

Schelandre (Helene de), 22, 26
(n. 5).

Schelandre (Jean de), 8 ; Livre I :

pp. 15-137, 177 (n. 2), 222, 234,
258 (n. 2), 268, 270, 272 ; Pieces
JusTiFicATivES I ct II : pp. 693-
711.

Schalandre (Jean de), S^ de la

Cour et de Vuidebourse, 125
(n. 4).

Schelandre (Judith de), 125 ; v.

Streff.
Schelandre (Madeleine de), 125 ;

V. Chavenel (Richard de).

Schelandre (Mademoiselle de), 36
(n. 3), 125, 126.

Schelandre (Madame de), 125.

Schelandre (Robert de), frere de
Jean de — . Livre I : pp. 15-

137.

Schelandre (Robert Thin de), le

pere, 22, 26,

ScHELANDRES, 98, 99 ; V. Sche-
landre (Robert de).

ScHELANDRES (Rence de), 126.

ScHELENDER (French, Frantz ou
Franch), 26 (n. 5).

ScHELNDERS (Jehau Thin von), 26.

ScHioppius, 289 ; v. Scioppius.
ScHLANDRES, 54 (u. 6) ; V. Sche-
landre (Robert de).

SCHLANDRES ; V. SCHELNDERS.
ScHLUTER (Henry), 677, 683 (et

n. 2), 684.

ScHOTANus, 336, 347.

SCHOTANUS (H.), 436.

ScHOTANUS (M.), 43G.

ScHOTANUs (d'Utrecht), 548.

ScHoocK (Martin), 9, 553 ; v.

SCHOOCKIUS.
ScHoocKius (Martinus), 9 ; Li-

vre III; Chap. XVII : pp. 553-

556 ; Chap. XVIII : pp. 557-567 ;
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Chap. \IX : pp. 669-678;
CiiAi'. XXI : pp. 595-601 ; 658.

ScHooTK.N (Fraiis), Ic piie, 1-16.

ScHOOTKN (Frans), le joiinc, .'{69

(n. 1). 'Ml, .'KVi. 677 (n. li), 678
(n. 2), 68:i, 684 (n. M

ScHOiTEN (Andre), 147.

SCHKASSKKT, 'i2'A (U. 1), .524 (ll. 1).

ScHi'EHMAN (.loan Co(Ischalk). .').S6

(n. 4) ; V, ScHUHMAN.
ScHURMAN (Anne-Marie de), 4'M

(et n. 4), .")17, .">.% (et n. 4), ')'M,

.W9, 711).

ScHi'KMAN (Jean (lodschalk de, k,

ou van), 4:i7 (et n. 4), 536 (n. 4).

ScHUHMANN, i;{7 (n. 4) ; v. SCHIK-
MAN.

ScHLKMANs (.Madcnioiselle de), 5.36,

5.39 : V. ScHURMAN (Anne-Marie
de).

SCHURMANS, 4.37 ; V. SCHURMANN.
Scioppirs, 189, 210, 289.

ScuDfeHY (Georges de), 276, 277,

285.

Second (.lean), 144.

Sedlinsky, 124.

SIGUIER ((^iiancelier), 584.

Selandre, 25 (n. 1).

Selidos (Capitaine), 59 (n. 2), 64
(n. 4), 96 (n. 1).

SfeNEQiE, 149, 176, 2.36, 237, .585,

622, 6l42.

Sergeant (Joliannes), 481 (et n. 4,

6).

Sergeant (Tlion^as Jacobsen), 481
(et n. 6), 482.

Seridos, 64 (n. 4) ; v. C.ERinos,

Celidos, Selidos.
Serocques (Capitaine), 136 ; v. Sa-

ROCQUES.
Servin, 205.

Servien, 374, 661.

SfeviGNfe (Madame de), 285, 424.

Shakespeare. 237, 365 (n. 1),

Silve (Capitaine), 57 (n. 4), 62, 64,

67, 103, 105.

SiLVius, .537 ; v. Del Boe —

.

SiMONsz (Reyer), 216 (et n. 1).

SiNT-HiLARE, 96 (n. 1); v. Saint-
HlLAlRE.

Sjaerdema (Faniille), 426, 436,

4.38 (et n. 1).

Sjoeck (Nicolas), 438 (n. 4).

Slanohe, .54 (n. 6), 97 ; v. Sche-
LANDRE (Hoberl de).

Smedt ou S.MET (iJonaventure dc),

178, 192, 236, 275; v. Vulca-
Nirs.

Snellius, 2.36, 341 (n. 3), 432 (et

n. 2), 476 (n. 4), 492 (n. 1).

SociN, 559.

SocRATE, 384, .386, 467, 631, 651,
SoLMs (Conite Georges de), .38, .39, 40.

So.MAIZE, 5.36.

SoMMELSDiJCK (M' dc), 313 ; V.

Aerssen (P'ranvois).

SoMMfeRE (M' de), 205.

SONOY, 162.

Sophie (Princesse Palatine), 605
(et n. 1), 629.

SoRBERiis, 349 ; v. .Sorbi^re (Sa-
muel).

Sorrier (Henri), 350 ; v. Sorbi£:re.
SoRBifcRE (Samuel), 228, 281, .331,

337, 349 (et n. 3), 3.50, 448 (n. 3),

465 (et n. 1), 469, .528 (et n. 3),

5.30 (et n. 2, 3), 531, .532 (et n.

2), 581 (et n. 4), 582, 587 (et.

n. 1), 603, 604 (n. 4), 657 (n. .3),

666 (et n. 5).

Sosius, 167.

SouBYSE (M^ de), 110.

SoucY (Franyois de), S"" de Gerzan,
417 (n. 4).

SouMAZANNEs (S' de), 125 (n. 4):

v. ScHELANDRE (Jeaii de).

SouMAZENNEs (S' de), 98, 125 (n. 1).

709 (et n. 1) ; v. Schelandre
(Jean de).

Spangenberg, 160.

Spanheim (Fril'deric), 304, .337 (et

n. 2), 351, 659 (et n. 1), 663.

Spencer (Richard), 112, 118.

Spinola, 58 (n. 2), 99, 105, 106,

110, 111, 113, 371, .376.

Spinoza, 358, 619, 688, 689.

SpickER (Adam), 587.

Sta.mpioen, 525, 609.

Stasqiin (Jean), 22.

Statira, 536 ; v. Schurman (Anne-
Marie dc).

Steen (Jan), 185, 260.

Steuartius, 665 ; v. Stiart
(Adam).

SxfeviN (Simon), 27, 27.5, .341, 342,

373, 381.
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Streff de Lawenstein (Jean Lam-
bert de), 125.

Stuart (Adam), 331 (n. 2), 337, 338,

655, 657 (n. 3), 659, 663, 664, 665.

Stuart (David), 331 (et n. 2), 661.

Stuarts (Les), 125 (et n. 1).

Sturm (Jean), 155, 156.

Studler van Zureck ou van Zu-
rich (Antoine), S' de Berghe
(Bergen), 586, 677 ; v. Van
SURCK.

Sully,, 33, 119.

Surck; v. Van Surck.

Taciturne, 172 ; v. Guillaume
d'Orange.

Taffin (Jean), 151 (n. 1), 222,

Tailly (S^ de), 311 ; v. Saumaize
(Benigne).

Tallemant DES R6aux, 176 (n. 3),
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