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La libre pens& et Ia liberta de penser
sont des phenomenes qui, en Europe,
ont exist6 depuis l'Antiquite et constituent
un droit que l'on a revendique aussi sou-
vent qu'on se l'est approprik avec beau-
coup d'energie. Elles se sont souvent
manifestoes comme un courant du ratio-
nalisme, foncle sur une conception du
monde extremement realiste, voire mate-
rialiste. A repoque de la Renaissance,
cette forme d'antireligion, allant de pair
avec le retour a la philosophie naturelle
des Grecs, fut tres repandue parmi les
intellectuels. Aux Pays-Bas du seizieme
siècle, mais surtout du dix-septieme siè-
cle, des libres penseurs ont v6cu dans les
milieux universitaires ainsi que dans les
milieux des regents protestants libertaires
qui en etaient issus. L'existence d'une
Eglise d'Etat reformee trés rigoriste leur
rendait plus difficile, mais nullement im-
possible, de professer ouvertement leur
libertinisme philosophique: it n'y avait
plus d'inquisition au sein de Ia Republi-
que des Provinces-Unies.

C'est dans ce milieu-IA qu'il convient de
situerSpinoza. En tant que libre penseur,
it adopta a regard de Ia religion, tout
comme ses coreligionnaires, le «langage
de Ia masse». Toutefois, sa conception de
Dieu surpassait celle de Ia masse par le
fait qu'elle s'ecartait totalement de toute
idee d'un lieu revele. Plus meme, Spi-
noza a supprime toute idee de Dieu -
d'abord la conception juive, ensuite, ou
concomitammertt, la conception chretien-
ne - pour y substituer sa these sublime-
ment simple du Dieu-Nature.

Ne en 1632 a Amsterdam dans I'une des
families de refugi6s jud6o-portugais qui,
a partir de 1600 environ, avaient ete auto-
risees a s'ëtablir a Amsterdam, ainsi
qu'ailleurs par Ia suite, Baruch de Spino-
za a ete eleve dans Ia tradition du judaTs-
me orthodoxe. Son pore le destinait au
commerce: son fils travaillerait a ses
cotes dans sa maison d'importation.
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‹‹Spinoza», d'apres une gravure de J.P. Arendzen.

Pousse comme it l'est par un immense
appetit de savoir, Spinoza etudie, pen-
dant ses loisirs, d'abord Ia philosophie
juive, mais bientOt aussi - sous Ia direc-
tion de mentors plus ou moins acciden-
tels - la philosophie naturelle moderne
telle qu'á l'epoque elle emanait de l'Italie.
Le savant jesuite Dunin-Borkowski, dans
son ouvrage Der junge Spinoza (1910 -
Le jeune Spinoza) a Me le premier a
avancer de brillantes hypotheses a ce
sujet. Plus tard, le rabbin amstellodamois
D'Ancona les a encore complát6es. II est
clair que le contact avec les theories
de Galilee, avec le rationalisme de Mai-
monide et d'Averroes, ainsi que ('etude de
la langue des savants de l'epoque - le
latin, dont Spinoza devait acquerir une
connaissance trés approfondie - ont ame-
ne le jeune fils de marchand a abandon-
ner I'orthodoxie juive, apostasie qui de-
vait se manifester aprés Ia mort de son

pere, Iorsqu'iI entra ouvertement en con-
flit avec Ia synagogue. Ce conflit atteignit
son point culminant en 1656, Iorsque Spi-
noza fut excommuni6 par Ia communautd
juive et expuls6 de celle-ci. A partir de
ce jour-lá, it s'appelle Bento (Benedictus)
et entre dans l'histoire intellectuelle de
l'humanite.

Les heresies qui ont germè en lui vers
Page de vingt ans ont Me beaucoup en-
couragees par les contacts qu'eut Spi-
noza avec ce que nous appelons d'habi-
tude le milieu des «libertaires amstello-
damois»: des amis et des relations d'af-
faires que Spinoza, jeune n6gociant, fre-
quentait a Ia Bourse d'Amsterdam. La
plupart de ces gens-lá - des «remon-
trants* d'origine principalement anabap-
tiste - êtaient des commercants, ce qui
leur permettait de sauvegarder leur Ind&
pendance au sein de la Republique ain-
si qu'A l'agard de l'Eglise officielle. Ils
conf&érent a la forme universelle de
libre pensee de Spinoza un cachet typi-
quement neerlandais. En effet, ces cher-
cheurs de Ia verite consideraient comme
leurs ancètres des hommes tels qu'Eras-
me et Coornhert. Ainsi Spinoza est-il mis
par ses amis, qui deviendront bientOt ses
disciples, sur le chemin de l'humanisme
stoicien nóerlandais.

Au «magasin des esprits railleurs», c'est-
a-dire au lieu de rencontre des libres pen-
seurs que fut Ia librairie et la maison
d'adition de Jan Rieuwertsz a Amster-
dam, Spinoza fait bientOt la connaissance
d'un nouveau maitre, l'ex-j6suite refu-
gie d'Anvers, Franciscus van den Enden.
Celui-ci avait ouvert une librairie dans
les Pays-Bas septentrionaux et avait fait
faillite, avant de mettre sur pied, avec
succés cette fois, une ecole latine ou un
grand nombre de regents libres penseurs
envoyaient leurs fils.

Van den Enden n'etait pas uniquement
philologue classique et philosophe - com-
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oSpinozad> Portrait par un maitre inconnu.

binaison coutumiére a l'Ooque - mais
egalement medecin. Lorsque les foudres
de ranathéme frapperent Spinoza et que
celui-ci rompit definitivement avec le
judaIsme (et avec sa famille), il accueil-
lit chez lui le jeune penseur et, en echan-
ge de cours d'hebreu, l'initia a tout ce
qui etait science moderne a l'epoque: la
physique, les mathernatiques; mais aussi
et surtout a Ia philosophie ancienne et
moderne, de sorte que - si l'hypothése
concernant ces ann6es ob I'on perd sa
trace s'avere exacte - Spinoza apprit a
connaTtre les stoIciens, Lucréce, Machia-
vel et Hobbes, ainsi que la philosophie
rOaliste de Descartes. La methode criti-
que de Descartes, s'appuyant sur des
decouvertes recentes dans le domaine
de Ia physique et des mathematiques,
visant a aboutir a des idees exactes et ir-
refutables, dut considerablement influen-
cer Spinoza, comme en temoigne notam-

ment Ia forme de son oeuvre principale,
l'Ethique. C'est probablement sous le toit
de Van den Enden que le jeune Spinoza
- nous ignorons a Ia suite de quelles ex-
periences - aboutit a Ia conclusion que
('existence humaine comporte beaucoup
de choses qui doivent etre considerees
comme vaines et futiles et que I'homme
dolt s'efforcer avant tout de chercher une
sagesse qui comble l'ame de toute sa
consolation et de toute sa vêrit6, bref, qui
confére un sens et un contenu a l'exis-
tence.

Persecute sans cesse a Amsterdam par
les rabbins revanchards, Spinoza fut, a
leur instigation, expulse d'Amsterdam, en
1660. Ce fut la le debut de son activite
independante de philosophe. S'ëtant eta-
bli dans un village de la region des du-
nes dans la banlieue de Leyde, Rijnsburg,
connu comme lieu de reunion des protes-
tants libres penseurs, dits ocollegiants»,
il y mit Ia derniére main au Court traite
sur Dieu, l'homme et son Otat bienheu-
reux - a moms que le manuscrit n'eat 6t6
déjà termin6 a Amsterdam. Ce texte ne
nous est connu que dans la traduction
neerlandaise d'un contemporain et il com-
porte pour ainsi dire le plan de base de
I'Ethique. Le titre indique déjà a quel
point Spinoza pense dans le sens de
I'humanisme neerlandais, oCI Ia philoso-
phie du «justement-vivre» occupait une
place centrale. Elle se fonde sur Ia nou-
velle pensee scientifique naturelle, dont
elle s'eloigna pour Ia depasser en de-
venant une philosophie de la vie. Ce
tournant represente en meme temps une
victoire sur Descartes. Si le grand pen-
seur francais qui, pendant de tres lon-
gues annees, avait trouvd refuge dans Ia
Republique naerlandaise, avait etabli une
distinction claire entre la connaissance
de Dieu et la connaissance de Ia nature,
il avait, a regard du domaine de nos con-
naissances, adopte deux «substances», a
savoir un principe spirituel et un principe
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<Spinoza>>, par Picasso.

materiel, de sorte qu'il pouvait faire trO-
ner souverainement Dieu au-dessus de
Ia creation concrete et au-dessus du prin-
cipe spirituel; Spinoza, pour sa part, est
alle au-dela de ce dualisme. II a suppri-
me la contradiction Dieu-Nature en af-
firmant la coincidence absolue de la Na-
ture et de l'etre divin, union qu'il desi-
gne par le terme de «Substance unique».

Pour Spinoza oDieu» n'est qu'un terme.
II n'a plus rien a voir avec le Dieu de
quelque religion re'velee chr6tienne, juive
ou islamique. Consid6r6e sous ('angle de
la religion revel6e, du mystere et de la
doctrine de la grace naturelle, la concep-
tion du spinozisme en est une qui releve
du pur materialisme, de l'atheisme, si l'on
veut, quoi qu'il ait pu en dire lui-meme.
Car le genie ne posséde pas toujours le
don d'introspection necessaire pour se
considerer lui-meme d'un veil objectif et
pour apprecier sa signification exacte. Et
c'est une forme d'ironie non depourvue

d'une certaine noblesse d'imaginer qu'il
a fallu que ce fat un fils d'immigres qui
dOt porter a ses consequences extremes
l'humanisme nëerlandais des seizieme et
dix-septiéme siécles.

C'est un fait que les regents libertaires
neerlandais - des republicains, des aris-
tocrates du commerce et des anti-oran-
gistes - n'ont pas mis longtemps a re-
marquer le jeune penseur et lui ont ouvert
leurs portes pour, finalement, le mettre
en avant comme leur porte-parole. Je
songe plus specialement a ('entourage
du Grand Pensionnaire Johan de Witt,
qui etait au pouvoir depuis 1650: une
classe erudite, olatitudinaire» et progres-
siste de gouvernants et d'hommes d'affai-
res qui, du reste, sur le plan de Ia chasse
aux benefices et de l'exploitation scan-
daleuse des colonies, ne se distinguaient
en rien de leurs adversaires politiques,
les regents orangistes.

A l'e. poque de Spinoza, c'est Ia question
du choix entre le regime republicain et le
regime monarchique qui determine la lut-
te politique au sein de la Republique
neerlandaise. En face du parti d'Orange
reform& rigoriste et favorable au stathou-
derat - en fait le parti des monarchis-
tes - s'appuyant sur les pasteurs de
l'Eglise officielle et sur la grande masse
de la population croyante, it y avait le
parti de Johan de Witt, tolerant et desk
reux de reduire le plus possible l'emprise
qu'exercait l'Eglise sur I'Etat. Dans ce
combat, Spinoza se trouvait du cote de
I'aristocratie commerciale lib6rale et libre
penseuse. C'est a ce propos, pre'cise-
ment, qu'il faut relever son attitude
ambivalence.

Apres son expulsion, Spinoza etait pau-
vre. Pour gagner son pain, it avait appris
un métier, la taille d'instruments d'opti-
que. Le métier d'opticien etait certes un
travail manuel particulierement estime,
mais it ne suffisait pas a classer Spinoza
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Sculpture de Spinoza sur sa tombe a La Haye,

par Johan G. Wertheim (Don d'Israd1).

dans la cat6gorie des regents. Pour ce
qui est de sa position sociale, Spinoza
faisait partie des petits democrates, c'est-
a-dire Ia classe qui, dans l'Etat des re-
gents, n'avait pas voix au chapitre et ne
pouvait se faire valoir. Mais en tant que
penseur, en tant qu'auteur d'une Ethique,
d'une conception de Ia vie rationelle et
progressiste, Spinoza ne pouvait preser-
ver son existence et sa libertë de penser
qu'en se rangeant du cote de Ia classe
dominante, c'est-A-dire des libertaires
culturels et des republicains. Ce sont eux
- les seuls qui en avaient le pouvoir sous
l'«ancienne» Republique - qui l'ont pro-
tégé. De Rijnsburg, ils I'ont fait venir a
Voorburg, a proximit6 de La Haye, et
enfin a La Haye môme, afin de mieux pou-
voir le prot6ger. On admet genëralement
qu'il a interrompu Ia redaction de sa
grande oeuvre, l'Ethique, pour pouvoir
6crire son Traite theologico-politique, qui
est un manifeste plein de noblesse de
l'aristocratie commerciale n6erlandaise.
Spinoza y procede a une «iconoclasie» a
partir d'une vaste critique fondamentale
de la Bible et de Ia religion utilis6e en
tant qu'instrument d'intimidation sur le
plan politique. C'est en mënie temps un
ouvrage grandiose, qui pose tres explici-

tement !Ideal de I'Etat libre °CI coinci-
dent Ia raison et le republicanisme, le
sens civique et Ia tolerance. Le Traite
theologico-politique parut, anonyme, en
1670 et suscita d'emblee une vague de
colere et de critique. Lorsqu'en 1672,
orannee des d6sastres», lors de la guerre
des quatre puissances contre Ia Repu-
blique, le regime De Witt s'effondra et que
De Witt fut massacre par une foule en
colére, l'ëtroite libert6 de penser de
Spinoza, elle aussi, s'effondra. II ne pou-
vait publier, devait cacher son Ethique et
mener une vie retiree - ce qui, du reste,
convenait parfaitement a sa nature. Ainsi
Ia voix du philosophe qu'il 6tait devait
&Ire rècluite au silence jusqu'au moment
oil it mourut de Ia tuberculose en 1677.

A l'êtage supërieur qu'il occupait au Pa-
viljoensgracht a La Haye, Spinoza recut,
jusqu'A sa mort, des coreligionnaires, des
admirateurs, des savants tant n6erlan-
dais qu'Otrangers, notamment les Alle-
mands Tschirnhaus et G.W. Leibniz, le
premier plus loyal que le second, dont
l'Ame luth6rienne fut choquee par ('expo-
se qu'il arracha a Spinoza concernant
I'Ethique et Ia doctrine de la Substance
unique. Des emigrants francais sem-
blaient pouvoir l'apprecier a sa juste va-
leur, tels Saint-Evremond et Gabriel de
Saint-Glen. Ce dernier ecrivit m6me, sous
un faux titre, une traduction du Traite
theologico-politique. Les amis amstello-
damois de jadis, devenus maintenant un
groupe de spinozistes - Jan Rieuwertsz,
Simon Joosten de Vries, Pieter Balling,
Adriaan Koerbagh, et d'autres encore -,
dont quelques-uns avaient déjà disparu
lorsque mourut Spinoza, mirent son heri-
tage en s6curit6. Ils publierent ses Opera
posthuma des l'ann6e meme de sa mort,
en 1677, et elles parurent aussi en tra-
duction n6erlandaise en 1678. Les deux
ouvrages furent promptement interdits,
comme cela avait ète le cas en 1673 du
Traite theologico-politique, qui avait 6t6
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1.
oLa maison de Spinoza.»

Paviljoensgracht a La Haye.

2.
Dans la maison de Spinoza a Rijnsburg.

blame a ('instigation du stathouder Guil-
laume Ill d'Orange.

L'Ethique - qui est demeur6e )'oeuvre
principale de Spinoza a cause de sa mort
pr6maturee - est l'un des grands monu-
ments de la culture n6erlandaise. Ce
qu'elle doit aux sciences naturelles res-
sort notamment de sa demonstration geo-
metrique. Elle dêmontre ('essence méme
de la prise de conscience humaine dans
la raison. Elle se propose de conduire
l'homme vers Ia libertá et vers le bonheur,
detach6 de tous les dogmes religieux et
en dehors de toute forme de moralit6.
Elle nous apprend a connaitre oDieu»,
c'est-à-dire notre Mat nature! compris en
tant que necessitd et principe, ot) l'hom-
me pensant, participant temporairement
a Rine Substance êternelle, non pas
crëee mais existant causa sui, de par sa
propre force, apprend a maitriser ses pas-
sions et a orienter ses facult6s intellec-
tuelles vers Ia plus haute raison intuitive.
Son oeuvre constitue un hommage a la
libert6 de penser aux Pays-Bas du dix-
septiéme siècle, tout en cl6passant de
loin, dans sa vision et dans son espace
spirituel, les limites temporelles de celle-
ci.

Les dix-septiéme et dix-huitiéme siécles
ont maudit et vilipend6 Spinoza en tant
que libertin et ath6e. Pierre Bayle fut l'un
des premiers qui, dans son Dictionnaire,
osa le classer parmi les athêes vertueux.
Pour Lessing, Herder et Goethe, it fut la
reponse aux questions qu'ils se posaient
concernant l'atre nature! de Dieu. Aux
philosophes politiques francais du dix-
huitieme siècle qui combattaient l'Eglise
et la monarchie, ou ils voyaient des re-
lents d'une f6odalite a d6truire, le Traite
theologico-politique de Spinoza, r6pan-
du sous forme de manuscrit, fournit les
armes qui contribuOrent a Ia preparation
de la Revolution francaise de 1789. Re-
decouvert aux Pays-Bas du dix-neuviéme
siècle comme «l'annonciateur d'une hu-
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manite. 6mancip6e», it influenca depuis
les annees 1880 bon nombre de poetes
et d'ëcrivains. Depuis, son influence n'a
cesse de croitre: le marxisme volt en
lui un precurseur philosophique, la psy-
chologie moderne relOve de nombreux
points de convergence dans sa th6orie
des emotions. Marque du sceau de la
civilisation naerlandaise de l'Opoque de
la Republique des regents, ce qui s'an-
nonca jadis comme une r6volte spirituel-
le contre le ghetto amstellodamois du
dix-septiOme siècle a acquis, au cours
des siOcles, une signification universelle.

Traduit du neerlandais par Willy Devos.

P. Brachin
professeur a l'universite de Paris-Sorbonne

La Langue Nierlandaise
Essai de presentation

Cet ouvrage voudrait apporter quelque chose
de neuf, ,moins dans le detail de son contenu
que dans la conception dont it s'inspire.

Ce n'est pas une grammaire: it ne pretend
concurrencer aucune des mathodes qui sont
en usage. Ce n'est pas davantage un traite,
mais un modeste essai: le lecteur voudra
Bien prendre ce terme au sens propre.

L'auteur s'est propose de montrer aussi suc-
cinctement que possible les origines et revo-
lution du neerlandais, de degager quelques-
unes des caracteristiques ou tendances pro-
fondes de la langue, et enfin de repondre
une bonne fois a certaines questions qui lui
sont sans cesse posees depuis bientOt un
quart de siècle.

L'ouvrage s'adresse en premier lieu, c'est evi-
dent, aux etudiants des dix universites fran-
caises c) s'enseigne actuellement le neer-
landais. Mais, edite en Belgique, it est destine
aussi aux jeunes Wallons: elêves des classes
superieures de l'enseignement secondaire,
eleves-maitres des Ecoles Normales, voire
etudiants en germanistique.

On a pense egalement au grand public culti-
ye, a toutes les personnes qui s'interessent
de pros ou de loin aux problemes du langage.
Elles pourront, nous l'esperons, trouver agre-
ment et profit a cette lecture, pour peu qu'el-
les aient acquis a l'athenee ou au college
quelques notions de neerlandais. On a en
effet evite, autant que faire se pouvait, le
jargon du métier, reduit les references au
minimum, tache en somme de concilier la
rigueur scientifique et la simplicite dans la
presentation.
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