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I N T R O D U C T I O N

A l roccas ion  de  l a  mor t  de  son  am i  1e  compos i t eu r  Fe r rucc io  Buson i ,

Wasse rnann  éc r i va i t  :  "Tou t  es t  enco re  i nce r ta in .  La  compé tence  fa i t  dé fau t [ . . ;

L raven i r  j uge ra ,  l a  pos té r i t é  pa rv iend ra  à  l a  ce r t i t ude .  Les  oeuv res  son t  < ies

o rgan i snes  ;  con fo rmémen t  à  l a  f o r ce  v i t a l e  qu i  r epose  en  e l l es ,  e l l es  s répa -

nou i ssen t  avec  une  vo lon té  imper tu rbab le  de  v i v re .  11  n t y  a  de  sû r  en  pa re i l  cas

que  l t e .n t . hous iasme  a rden t  de  ce lu i  qu i  l es  a  c réées ,  sa  conv i c t i on  p ro fonde  e t

avanÈ  tou t  son  renoncemen t  e t  son  sac r i f i ce "  ( l ) .

La  desÈ inée  que  Wasse rmann  en t revoya i t  pou r  l es  opé ras  de  Buson i

a  ë té  re fusée  à  ses  l i v res  e t ,  de  son  immense  p roducE ion  romanesque ,  l a  pos té r i t é

n ra  re tenu  que  que lques  t i t r es .  Comme c res t  l e  cas  pou r  beaucoup  d réc r i va ins  de

Ia  même époque ,  pou r  Gus tav  F renssen  qu t i l  a  f r équen té  e t  pou r  R i cha rd  Dehme1

qu i  f u t  un  de  ses  a - i s  l es  p lus  p roches ,  Wasse rmann  eÈ  so t l  oeuv re  semb lenË

a u j o u r d r h u i  o u b l i é s .

Pourquoi ,  a lors,  ce t . ravai l  sur  un auteur  qui  connut  eD.  son temps

la g lo i . re l i r téra i re,  rnais  dont  on ne connaî t  p lus guère eUtun unique

e t  cé l -èb re  roman ,  L rA f fa i re  Maur i z i us  ?

Les te rmes mêmes de ce tËe ques t ion  suggèrent  une réponse.  Le  cas

de Wassermann inv i te  l rh is to r ien  de  la  l i t té ra tu re  à  s f in te r roger  sur  les  méca-

n ismes du  succès  eÈ sur  les  ra isons  drune per te  auss i  mau i fes te  de  no tor ié té  i

( l )  I n  m e m o r i a n  F e r r u c c i o  B u s o n i ,  1 9 2 4 ,  i n  L e b e n s d i e n s t ,  p .  4 .
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nous  devons  nous  demander  que l le  " fo rce  v i t .a le "  a  permis  a  L rH is to i re  de  la

ieune Renate Fuchs, à Gaspard Hauser ou à Christ ian Wahnschaffe, à tous ces

l i v res  écr i t s  avec  un  t ten thous iasroe  arden l t t . . . ,  dans  le " renonce loent  e t  dans

le  sacr i f i ce" ,  de  conquér i r  le  pub l i c  con tempora in ,  e t  que l le  t t vo lon té  de  v iv re"

leur  a  fa i t  dé fau t  pour  cont inuer  â  r rs répanou i r t ' ,  pour  sub i r  v icÈor ieusemenÈ

l répreuve de  la  durée .  Le  prob lè rne  mér i te  d rau tan t  p lus  d tô t re  posé que la  cé lé -

br i té  de  Wassermann fuÈ rée l le re t  b ru ta le  la  chute  de  son oeuvre  dans  l roub l i .

En t re  lgOO e t  1934 ses  l i v res  fu ren t  tous  lus  e t  sa  car r iè re  donne

l rexemple  d tune réuss i te  hors  du  conmun.  Ses  succès  fu ren t  spec tacu la i res ,  non.

seu lemenÈ en A l lemagne mais  auss i  à  1 té t ranger ,  e t  Th .  Mann ava i t  de  bonnes

raisons d.e parler de lui  coûrme dtune "étoi le mondiale du roman"

Les cr i t iques de langue française eux-mômes, reconnurent en lui

"un  des  c inq  ou  s ix  écr iva ins  d tA l lemagne dont ,  les  noms sont  fami l ie rs  à  tous" ( l )

vo i re  " l rau teur  a l l -emand de beaucoup le  p lus  robus ter  le  p lus  o r ig ina l  e t  1e

p l u s  i n t é r e s s a n t  d e  n o t r e  é p o q u e "  ( 2 ) .

Mais, dira-t-on, un grand succès représente rarement un phénomène

I i t té ra i re  in té ressant ,  sur tou t  lo rsqut i l  p rend f in  avec  1a  d ispar i t ion  de

l rau teur  ;  ses  causes  sont  t rop  fac i les  à  démâler  e t  i l  s texp l ique en  généra l

par  l thab i le té  de  l récr iva in  à  s rac iap ter  au  goût  du  temps e t  à  sa t is fa i re  à  cha-

que nouve l le  paru t ion  l ra t ten te  c l run  pub l ic  a t t i t ré .  11  ne  nous  semble  pas  pos-

s ib le  de  rédu i re  le  cas  de  Wassermann à  un  schéma auss i  s iup le ;  ses  énormes

t irages (3) ne rendent pas compte à eux seuls de lrarnpleur eÈ de la nature de

s a  r é u s s i t e .

L rhomme ava i t  une d imens ion  personne l le ,  i l  é ta i t  p lus  qu tun  s i rnp le

producteur de romans. LtAl lemagne weimarienne lra consid'erê eE honoré comme une

< les  personna l iEés  les  p lus  impor tanÈes du  monde des  le t t res  ;  i l  fu t  un  des

proches  de  Th.  Mann e t  de  i lo fmannstha l ,  l tami  in t ime de  l 'éd i teur  F ischer ,  e t

C l )  Maur ice  Betz ,

(2 )  Maur ice  Mure t

I n t r o d u c t i o n  à  D i e t r i c h  O b e r l i n ,  P a r i s r  1 9 3 6 ,  R é é d .  l 9 8 O '

,  In t roduct ion

( 3 )  C f .  i n f r a . p  .  7 7  4  .

à  L r A f f a i r e  M a u r i z i u s r '  P a r i s ,  1 9 3 O .
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les grands écr ivains de Irépoque lront reconnu comme un des leurs. Sa noto-

r iétê dépassait  également les l i roi tes des cercles l i t téraires et du monde

"int.el lecËue1" ;  dans le cadre plus vaste de la vie de la nat ion i l  avait  sa

place ;  son existence publ ique fut r iche en événenents marquants et sa voix

é ta i t  de  ce l les  qu ton  écouta i t .  Ma is  sa  noEor ié té  fu t  éphémère .

A sa  morÈ,  la  des t inée de  son oeuvre  romanesque s r inversa  brusque-

nenÈ.  Après  avo i r  connu en t re  l9OO er  1934 la  faveur  cons tan te  du  pub l ic ,  sa

produc t ion  fu t  enseve l ie  du  jour  au  lendemain  e t ,  à  l rexcept ion  de  L tA f fa i re

Mr" r j : i " " ,  e l1e  sub i t  pendant  p lus ieurs  décenn ies  une êc l ipse  presgue to ta le ,  en

Al lenagne comme à  1ré t ranger .  Après  la  guer re ,  e l le  fu t  oub l iée  dans  le  len t

processus  de  recons t ruc t ion  du  passé l i t té ra i re  a l lemand e t  les  que lques  romans

et  essa is  pub l iés  en t re  1945 e t  1960 res tèren t  p resque sans  écho.  I1  fa l lu t

a t tend. re  les  années 1965-1970 pour . , r lue  lJassennann re t rouvât  une p lacerdra i l leurs

m o d e s t e ,  d a n s  l t a c t u a l i t é  l i t t é r a i r e .

A  l roccas ion  du  lOoème ann iversa i re 'de  sa  na issancT,  p lus ieurs

oeuvres maîtresses comme Le Bonhourme aux Oies ou Gaspard Hauser furenL de nou-

veau access ib les  e t  éve i l lè ren t  un  cerÈa in  in té rê t  dans  le  g rand pub l ic  a ins i

q u r a u p r è s  d e s  s p é c i a l i s t e s  d e  l i t t é r a t u r e .  C e r t e s ,  o n  h é s i t e r a  à  p a r l e r  à  c e

Pro 'pos  drune rena issance de  Wassermann,  ma is  on  ne  peut  n ie r  que p lus ieurs  de

ses  romansrdepu is  Longtemps oub l iés ,  a ien t  connu une fo rme de re tour  à  l rac tua-

l i té .  Le  débuE de nos  recherches  a  co inc idé  avec  ce t te  ta rd ive  e t  t i rn ide  redé-

couver te .

I1  nous  a  semblé  a lo rs  que ces  rééd i t ions  met ta ien t  en  év idence

lr i roage fragmentaire et i roparfai te que nous avions de lrauteur.  On savait  que

Wassermann avait  occupé une place importante dans la vie l i t téraire de 1 tA1le-

magne wi lhelminienne eÈ weimarienne, mais la longue ciésaffect ion pour son oeuvre

et  pour  sa  personne ava iË  rendu les  conna issances  impréc ises  ;  i l  sembla i t

qùron  ne  d isposât  p lus  des  données e t  des  normes nécessa i res  pour  juger  1 récr i -

va in  e t  les  romans que le  pub l i c  redécouvra i t .  Not re  t rava i l  para issa i t  d rau-

tan t  p lus  souha i tab le  qur i l  ex is ta i t  sur  I ' l assermann peu de  t ravaux  c r i t iques

u t i l i s a b l e s .
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Tous les ouvrages drensemble qui Lui  ont été consacrés sont anciens

et onE perdu une grande part ie de leur valeur scient i f ique. Parues du vivant

de  I tau teur ,  les  monograph ies  de  S.  B ing  e t  de  W.  Go lds te in  sont  incomplè tes  e t

on leur reprochera un manque drobject iv i té dans bien des domaines. Ecr i ts aux

environs de 1929, crest-à-dire à une date où Wassermann étai t  pour ainsi  dire

au zénith <ie sa gloire,  ces travaux se présenlent souvent couune des panégyriques

Lrouyrage de Marta Karlweis publ ié en 1935 avec une préface de Th. Mann cons-

t i tue Ia rnei l leure étude sur Llassermann ;  mais cette pénétrante biographie inté-

r ieure  la isse  dans  l to rnbre  des  aspec ts  imporËants  de  Lrex is tence ê t  de  la  p ro-

duc t ion  de  I lau teur .  Quant  au  l i v re  de  J .  C .  B lankenage l  (1942) ,  i l  nous  o f f re

une ana lyse  des  romans dans  leur  success ion  chrono log ique,  ma is  se  l im i te  à  un

rap ide  aperçu  b iograph ique.

Plus récemmenÈ, l toeuvre de Wassermann a inspiré un cert ,ain nombre

dré tudes  i -mpor tanÈes sur  des  ques t ions  ou  des  l i v res  dé terminés .  S .  Gar r in  a

é tud ié  l r idée  de  jus t i ce  dans  la  Èr i log ie  romanesque,  Maur iz ius-Et ,ze l  Andergas t -

Kerkhoven,  F .  Mar t in i  Le  contenu e t  17  s t rucÈure  de  LrAf fa i re  Maur iz ius  e t  du

Bônhomme aux  Oies ,  P .  de  Mende lssohn les  p rob lèmes dréd i t ion ;  W.  Rasch a  donné

une préface au roman autobiographique Engelhart  Ratgeber,  tandis que R..  Richter,

K. Schnetzler eE l , l .  Voegel i  anal-ysaient respect ivement l f  inf luence de Dostoievsk-

sur  Wassermann,  l ra r t  du  réc i t  ou  le  mot i f  de  la  "paresse du  coeur " .  Ces  é tudes

ont  ouver t  des  perspecEives  nouve l les  e t  in té ressantes  ;  cependanÈ leur  domai -

ne  dr inves t iga t ion  res te  re la t i vement  l im i té  dans  le  mesure  où  e l les  sont  touÈes

consacrées  à  des  ques t ions  dé terminées .

Nous ne disposons en déf ini t ive dtaucun l ivre récent qui nous don-

nerai t  une image dtensemble de la carr ière et de la product ion romanesque de

Inlassermann; certains domaines de son oeuvre, même parmi ceux qui nous parais-

sent  les  p1-us  r i ches  e t  1es  p lus  impo- r tan ts ,  res ten t  inexp lo rés .  On s té tonnera .

par  exemple ,  que ses  expér iences  c i récr iva in  a l lemand d tor ig ine  ju ive  dont .  on

re t rouye la  Èrace dans  la  p lupar t  de  ses  romans n ta ienL donné l ieu  jusqutà  ce

jour  à  aucune é tude appro fond ie .  On ne  saura i t  pour tan t  dén ie r  à  1 'essa i  Me in

Weg als Deutscher und Judg et à bien dtautres gg>(fgs'Leurvaleur de docunents his-

to r iques  e t  soc io l .og iques  sur  le  judaîs roe  a l lemand des  années 20 .  I la is  c res t  sur

le plan biographique que nous sommes le plus démunis. En dehors des ouvrages de

P. de Mendelssohn qui ont éclairé les relat ions de Wassermann avec 1a l ibrair ie

pischer,  aucun t .ravai l  nra fourni  depuis quarante ans dr ir \ formations nouyel les

s u r  l f e x i s t e n c e  d e  l t a u t e u r .
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CresÈ pourquo i  no t re  é tude voudra iÈ  drabord  appor te r  sa  cont r ibu t ion

dans ce domaine. En se fondant pour une large part  sur l rétude de docunents iné-

d i ts racqu is  à  par t i r  des  années 1970 par  le  Deutsches  L i te ra tu r -Arch iv  de  Marbach

et la Bibl iothèque Municipale de Nuremberg, el le se propose de décrire dans leurs

grandes l ignes une existence eË une carr ière donË 1téloignement dans le temps

ne nous  permet  p lus  au jourd thu i  de  d is t inguer  1 - ressent ie l  ;  e1 le  voudra i t  res-

t i tuer  à  l - rau teur  la  p lace  qu i  fu t  la  s ienne dans  la  v ie  l i t té ra i re  e t  mont re r

son cheminement à côté des grands écr ivains de lrépoque. Mais nous ne nous bor-

nerons pas à retracer une br i l lante carr ière, nous chercherons également à com-

prendre comment les romans de Wassennann ont pu assurer à leur auteur un succès

qu i  ne  s res t  ja rna is  dément i  pendant  le  p remier  t ie rs  du  2Oème s ièc le .  L té tude

des thèmes et des ressorts fondamentaux de lroeuvre nous fournira, en même temPs

que l rexp l i ca t ion  recherchée de la réuss iÈe,  la  poss ib i l i té  d tana lyser  e t  d 'appré-

c ie r  dans  son ensemble  l texécut ion  d tun  pro je t  romanesque vas te  e t  ambiË ieux .

f  Nous nous  e f fo rcerons ,  ce  fa isan t ,  d rév i te r  le  danger  d tune réhab i -

l i ta t ion  hasardeuse.  I1  semble  que l rh is to i re  a i t  rendu son verd icÈ en  p laçant

au  second rang la  p lus  g rande par t ie  de  l roeuvre  de  Wassermann.  CtesÈ 1à,  à

not re  av is ,  un  verd ic t  t rop  sévère ,  ma is  i l  es t  sûr  par  a i l leurs  que,  des  Ju i fs

de Zirndorf  à La trois ième Existence de Joseph Kerkhoven' tous 1es romans de

l rau teur  ne  se  va len t  pas .  Nous nous  garderons  tou t  au tan t  d ré tab l i r  un  pa lmarès

incer ta in  qu i  condamnera i t  Èe1 le  oeuvre  à  1 'oub l i  dé f in i t i f  e t  p romet t ra i t  Èe1 le

aut re  à  la  surv ie .  Pour  L rAf fa i re  Maur iz ius ,  la  réponse nous  para îÈ c la i re ;  Pour

drau t res  l i v res ,  i l  es t  beaucoup p lus  d i f f i c i le  de  t rancher .  Nous nous  e f fo rce-

rons  de  pe indre  un  tab leau honnête ,  de  mont rer  le  roe i l leur  sans  d iss ' imu ler  les

insu f f i sances  e t  les  fa ib lesses ,  cherchant  à  s i tuer  no t re  jugemenË ent re  les

deux pô les  ex t râmes de  l tencensement  e t  de  l tanathème,  persuadés que s i  Wasser -

mann ne peut  p lus  ê t re  cons idéré  au jourd 'hu i  avec  l radmi ra t ion  dont  i l  fu t  jad is

I tob je t ,  son  oeuvre ,  en  ra ison même de sa  résonance passée,  mér i ta iË  no t re

i n t é r ê t .

L r a u t e u r  a  t o u j o u r s  f a i t  l t o b j e t  d r a p p r é c i a t i o n s  c o n t r a d i c È o i r e s .

pour  cer ta ins  c r i t iques ,  par t i cu l iè rement  d ror ig ine  ang la ise  ou  amér ica ine  ( t ) ,

i l  fut  un "Balzac ou un Dostoievski  al lernand" I  drautres nfont voulu voir  en

lu i  qu tun  hab i le  feu i l le ton is te  ;  d rau t res  en f in ,  conme Hans Mayer ,  on t  es t imé

( l )  C f  .  à  ce  su je t  B lankenage l ,  The wr i t ings  o f  Jakob I ' lassermann,  1942,  p '  2 l
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que l^ lassermann nravait  pas su Eransmettre aux générat ions suivantes l r image vi-

vanLe de  l rA l lemagne de  l ren t re -deux-guer res  ( l ) .  11  es t  sûr  que la  compara ison

avec Ba1-zac ou DosÈoievski est excessive ,maia on nc pcut falre gpicf à r

Waseermann ôc nravoir 6orit nf i !9è9@! ni Lee !"rères Karamazov-

ct on ne sauraiÈ nier la réal i té du fai t  l i t téraire :  pendant plus de trente

ans, I^ lassermann a occupé une place considérable dans le ronan al lemand; pendant.

p lus  de  t ren te  ans ,  le  pub l i c  a  passs ionnément  recherché ses  romans.  Cfes t  un

phénomène qu i ,  à  nos  yeux ,  nér i ta i t .  d rê t re  décr i t  e t  ana lysé  parce  qu t i l  nous

révèle, en mâme temps qutun tempéramerrt .  romanesque or iginal  ei  puissant nalgré

s e s  f a i b l e s s e s ,  l e s  p r é o c c u p a È i o n s  d r u n e  é p o q u e .

Quant  à  la  roé thode d 'expos i t ion  que nous  avons  cho is ie ,  e l le  nous

a êrê  d ic tée  par  la  mat ià re  que nous  vou l ions  t ra i t .e r .

S i  nous  avons  pensé qu t i l  é ta i t  nécessa i re  de  consacrer  la  p rern iè re

par t ie  de  no t re  t rava i l  à  une b iograph ie  de  l rau teur ,  c tes t  avant  tou t  parce  que

cet te  b iograph ie  res ta i t  à  écr i re ,  ma is  auss i  pour  d fau t re .s  ra isons .  A  des  rno-

ments  déc is i fs  pour  1 révo lu t ion  de  la  l i t té ra tu re  a l lemande,  Wassernann s tes t

trouvé placé dans l-es rqi l ieux Li t téraires de Munich, de Vienne et de Berl in qui

fu ren t  les  p lus  féconds de  leur  temps.  En ra ison de  sa  na issance ju ive ,  i l  a

été confronté dans l tAl lemagne wi lhelminienne et weimarienne au problème de

l ran t isémi t i smere t  son  oeuvre  por te  le  témoignage drun  combat  qu i  ne  fu t  pas

sans  grandeur  pour  l rappar tenance à  la  soc ié té  e t  à  l run ivers  in te l lec tue l

al lemands. Plus que tout autre, i l  fut  sensible aux modes et aux problèmes de

sa générat ion et on percevra dans son oeuvre un écho du tenps. Chez Wassermann

enfin,  les not ions de carr ière, de vie publ ique, ont joué un rôle déterminant

e t  l roeuvre  ne  peu i  b ien  se  comprendre ,  dans  sa  tona l i té  e t  dans  son contenu,

que rep lacée dans  le  cadre  de  la  v ie  e t  de  I répoque.

(l) Hans l"laver, ?er Fall Wasse-rman{r_,

,  p .  I 7 7 - i u l .
in  L i te ra tu r  der  i i - \ : rgangsze i t  ,  lg49 ,
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Ma is  a lo rs '  pourquo i  séparer  l ré tude de  la  v ie  de  1 té tude de

l roeuvre  ?  En réa l i té  nous  n tavons  pas  procédé à  une te l1e  d issoc ia t ion .

Dans la  p remière  par t ie ,  l roeuvre  n tes t  pas  absente  ;  pour ra i t -on

dra i l leurs  re t racer  la  car r iè re  d fun  écr iva in  sans  par l -e r  de  ses  l i v res  ?  Nous

avorrs essayé de montrer comment les romans de lJassermann émergent de la vie et

na issent  de  1 têpoque dont  i l s  épousent  les  p réoccupat ions  e t  la  sens ib i l i té ,

comment i ls ont été reçus par les contemporains. La biographie nous permettra

par  conséquent  d fé tud ie r  la  genèse de  l toeuvre  e t  d resqu isser  son contenu.

Mais  par  a i l leurs ,  la  p roduc t ion  de  Wassermann es t  d rune ampleur

si  considérable et en même temps dfune qual i té si  inégale que son analyse in-

posa i t  des  cho ix  e t  des  regroupements .  11  fa l la i t  fa i re  appara î t re  les  l ignes

de fo rcer  les  thèmes eÈ les  ressorLs  fondamentauxr  les  dé fau ts  eÈ les  qua l i tés

présents  dans  les  p remiers  romans auss i  b ien  que dans  les  dern ie rs  l i v res .

CeEte  tâche nécess i ta iË  un  exposé condu i t  se lon  une méthode syn thé t ique e t  d is -

t incË de 1a biographie dont 1a progression nouq/ semblai t  moins favorable aux

regrouPements et aux rapp.rochements indispensables. Ctest pourquoi 1a deuxiène

part ie de notre travai l -  ne ret ient que les oeuvres les plus importantes dont

l rana lyse  permeÈ de dé f in i r  l ro r ig ina l i té  de  !ùassermann,  ses  thèmes favor is  e t

sa  man ière  d técr i re ,  tou t  ce  qu i  a  cons t iÈué la  base de  son suceès .
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CHAPITRE PPGMIER

1873-1889. LE MTLTEU ET LTEPOQUE . LTENFANCE

FIIRTH

"Vi l le  sans  ja rd in ,  é tou f fan t  dans  son é t ro i tesse  e t  dans  son

ennu i ,  v i l le  de  la  su ie ,  des  mi l le  cheminées  d tus ines ,  où  p ia f fen t ,  les

mach ines  e t  les  mar teaux ,  v i l le  des  brasser ies ,  de  l rac t i v i té  acharnée

e t  d e  l ' a p p â t  d u  g a i n r ( . . . ) a t n o s p h è r e  d e  p a u v r e t é  e t  d é s e r t  d u  c o e u r  d a n s

l a  m a i s o n  p a t e r n e l l è "  ( l ) .

Vers I  92O Wassennann nous propose cette vis ion ent ièrement né-

ga t ive  de  Fûr th  où  i l  es t  né  le  Io  mars  1873.  A  l ten  c ro i re ,  ce t te  c i t ,é

de Franconie qui forme aujourdthui avec Nuremberg un des plus grands cen-

Eres  indus t r ie ls  d rA l lemagne du  Sud,  cons t iÈua iÈ dans  le  dern ie r  guar t  du

I 9ème sièc1e le décor le plus monotone et même le plus host i le dans lequel

pouvait  se trouver placé un enfant,  puis un adolescent imaginat i f  et

s e n s i b l e .

A  p lus ieurs  annêes de  d is tance le  souven i r  ne  re t , ien t  p lus ,  pour

les  ampl i f ie r ,  que cer ta ines  données du  rée l ;  i l  impose ses  cho ix ,  ses  dé-

formations, et  Fi i r th nrétai t  sans doute pas uniguement cett ,e vi l le dépour-

vue dra t , t ra i t  sur  laque l le  l rau teur  p ro je t te  la  t r i s tesse  e t  la  dure té  de

la  maison pa terne l le .  V i l l -e  indus t r ie l le ,  tendue vers  l rac t i v i té  économique,

e 1 l e  l r é t a i t  a s s u r é m e n t .

Placée t lurant des siècles sous la tr ip le jur idict ion du c:hapitre

de Bamberg, des,margraves drAnsbach et de la vi l le de Nuremberg, FûrÈh a

souf fe r t  long teups  de  sa  s i tua t ion  suba l te rne  e t  des  r i va l i tés  qu i  oppo-

sa ien t  en t re  e l les  les  c i tés  suzera ines .  Son image roodesÈe qu i ,  au  cours

d e s  s i è c l e s ,  s e  p r é c i s e  p e u  à  p e u ,  n r e s t  n i  c e l l e  d t u n  s i è g e  é p i s c o p a l ,  n i

c e l l e  d t u n e  r é s i d e n c e ,  n i  c e l l e  d t u n  v i l l e  d r a r t .  E n  1 7 9 6 ,  l e s m - a r g r a v e s  d e

la l ignée franconienne des Hohenzol lern étendent jusqutaux portes de Nurem-

berg  la  souvera ine té  d rAnsbach où  i l s  son t  ins ta l lés  depu is  le  l3ène s ièc le

( l )  M e i n  l ^ l e g ,  p .  1 9 .
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et  imposent  leur  au tor i té  face  à  Bamberg  e t  à  la  v i l le  d tenp i re .  Fûr th ,

si tuée sur leur terr i toire,  échappe alors aux contradict ions dtune tr i -

ple dépendance et son al légeance à Ansbach lui  est prof i table, du moins

sur le plan économique. Soutenue par lesm.argraves toujours soueieux de

concurrencer Nuremberg, la ci té sraff i rne coîme un centre drart isanat et

de  conrmerce .  Des  ac t iv i tés  o r ig ina les  s ty  déve loppent ,  favor isées  par  la

présence au sein de la populat ion de cournunautés venues drai l leurs, mais

par fa i tement  ass imi lées .  Huguenots  d to r ig ine  f rança ise ,  Ho l landa is ,  Ju i fs

enr ich issent  de  leurs  appor ts  1 'acË. iv i té  économique loca le ;  on  t rouve à

Fûrth, co' ' ïme à Nuremberg, des batteurs d'or,  des fondeurs de bronze, des

mi ro i t ie rs ,  des  t i sserands ,  des  impr imeurs ,  des  papet ie rs ,  des  en t repr ises

de comlerce. Cependant,  au dêbut du l9èrne siècl-e, Fûrth ntest encore qutune

grosse bourgade.

CresÈ avec  l r indus t r ia l i sa t ion  que la  v i l le  p rend sa  phys ionomie

moderne. En 1835 la première voie ferrée drAl lemagne la rel ie à Nuremberg.

Certe date symbol ique marque les débuts drun essor industr iel  qui  se con-

f i rme dans les décennies suivantes et sfaccélère ic i  comre dans lçs aut.res

c i tés  a l lemandes à  par t i r  de  la  fondat ion  de  1 'empi re .

Au moment de la naissance de l lassermann, la vi l le esÈ en proie à

la  f ièv re  des  Gr i inder jahre ,  un  espr i t  d 'enErepr ise  aggress i f  e t  une concur -

rence acharnée y opèrent leurs ravages, bousculant les anciennes habitudes

et  les  s t ruc tu res  soc ia les ,  con t ra ignant  l ra r t i sanat  e t  le  co t t tmerce  t rad i -

t ionne ls  à  de  pén ib les  e t  pér i l leuses  reconvers ions .  L fen fance e t ,  l rado les-

cence de lrauteur se déroulent.  dans un cadre farni l ia l  eÈ social  fortement

marqué par les soucis dtune compéti t ion économique de tous les inst.ant,s.

Tour à tour peÈit  cormerçant et uodeste entrepreneur,  Adolf  Wasserrnann,

père de lrauteur,  appart ient,  à Ia classe moyenne durement rnalmenée par les

muta t ions  sub i tes  de  1réconoro ie .  L t iuage te rne  e t  d isharmon ieuse drune fa -

ro i l le  e t  d tune v i l le  en t iè rement  tournées  vers  I tac t i v i té  na tér ie l le ,  vers

l fe f fo r t ,  vers  I r ind ispensab le  recherche du  pro f i t  e t  peu d ispon ib les  pour

les  p réoccupat ions  in te l lec tue l les  e t  an t isÈ iques  s t impose au  jeune ! ' Iassermann

d o n t  l a  s e n s i b i l i t é  a  d t a u t r e s  c e n t r e s  d r i n t é r ê t .

Les environs i rrmédiats semblent prolonger la.  t r istesse gr ise de

cité qui échappe au charme des paysages dêployés par les l ignes douces

nélancol iques de La Frankenhôhe à l rouest,  de la Suisse franconienne au

l a

e È
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nord et du Jura franconien au sud. Située dans le bassin de Nuremberg, au

conf luent de la Pegnitz et de la Rednirz,  Fûrth semble perdue au mil ieu de

cette étendue de sable, de landes et de bosquet.s êpars qui rappel lent la

marche de Brandebourg. Lfenfant Wassermann se sent davantage att i ré par

Nuremberg, v i l le drart  et  de tradi t ion, par le Jura franconien et,  la val lée

romantique de l tAl tni ih l  qut i l  découvre lors des séjours chez une tante de

Gunzenhausen ;  mais cresr cependant à Fi i r th qut i l  doi t  v ivre.

LES JUIFS DE FITRTH

Cres t  la  c lasse  uoyenne des  counerçants ,  a r t i sans ,  pe t , i t s  en t re -

preneurs  e t  des  membres  des  pro fess ions  1 ibéra les  qu i  cons t i tua i t  le  g ros

de Ia  popu la t ion  de  Ia  v i l le  e t  une de  ses  carac tér is t iques  é ta i t  la  p ré-

sence dtune coumunauté juive numériquement importante ( l ) ,  t rès Largement

assiui lée, bien insérée dans I 'act iv i té économique et appartenant dans sa

quasi- total i té à la classe moyenne. Les parenrs de Wassermann appartenaient

à  ceËte  comnunauté  dont  l rauÈeur  a f f i rme à  jus te  t i t re  qu te l le  é ta i t  une des

plus anciennes dfAl lenagtre puisque sa présence esË attesÈée à Fi i r th à part i r

du  9ème s ièc le  (2 ) .  CeËte  ins ta l la t ion  t rès  anc ienne en  te r re  a l lemande nres t

dra i l leurs  pas  la  par t i cu la r i té  des  seu ls  Ju i fs  de  Fûr th  ;  e l le  carac tér ise

drune manière assez générale les colonies juives drAl lernagne rhénane et

drAl lernagne du Sud.

La  présence de  cer ta ins  peup lements  ju i fs  peu après  1a  des t rucË ion

de Jérusa lem sous  l rempereur  Hadr ien ,  en  135 après  Jésus-Chr isÈ,  esË a t t .es -

tée  dans  les  v i l les  de  Co logne,  Trêves  e t  Rat isbonne.  Lors  de  la  d ispers ion

dans I 'Empi re  romain ,  des  co lon ies  ju ives  se  sont  ins ta l lées  t rès  tô t  dans

les val lêes du Rhin et de la Mosel le et au sud du l ines. Nunériquement l i rni-

tées jusqurau début du 8ème siècle, el les ont grandi sous le règne de Char-

lemagne qui a favorisé leur venue puis el les ont bénéf ic ié des nouvel les

( l)  La co"rmunauté juive représentai t  un peu plus de I  7" de la populat ion
globale

(2)  Me in  l {eg ,  p .  9 .  Sur  ceÈÈe quesEion ,  c f .  :  I smar  E lbogen,  E leonore
I g ,  D i e  G e s c h i c h t e  d e r  J u d e n  i n  D e u t s c h l a n d ,  1 9 6 6  .

-Elg"t.p"!g Judaica, Berl in l928-1934 ;
Sieguunci .Kaznelson r Juden im deutschen Kulturbereich, 1 955 .
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poss ib i l i tés  d r ins ta l la t ion  ouver tes  par  le  p rogrès  généra l  des  échanges.

E l les  se  sont  a lo rs  f i xées  le  long des  grandes vo ies  de  passage qu i  t ra -

versaient 1e terr i toire germanique, sur les axes mer Méditerranée-Rhône-

Rhin, Gaule-Mosel le-mer du Nord, Danube-nrer Noire, Hol lande-Rhin-val lée

du Main. Après cologne, Trêves et Rat isbonne, Mayence, prague, Bamberg et

trùurtzbourg virent sr insral ler des habitants jui fs,  gênêralenent des com-

merçants venus de loin,  de France et même drEspagne par les pays-Bas. En

Franconie, les conmunautés juives ont essaimé rapidenent,  à part i r  de Bam-

berg et de l^Iurtzbourg, vers drautres vi l les cormte Nuremberg et Rothenbourg

où leur  ex is tence a  é té  re la t i vement  pa is ib le  e t  harmon ieuse jusque vers

l e  l l è r n e  s i è c l e

Avec les croisades qui soulevèrent dans tout le monde ehrét ien

une grande vague dr in to lé rance,  leurs  cond i t ions  d tex is tence se  dégradèrent

cons idérab lement .  A  la  f in  du  l3ème s ièc le ,  des  bandes fanat iques  parcou-

ruren t  le  pays .  En 1298,  les  re î t res  de  R ind f le isch  répand i ren t ,  une t .e r reur

aveug le  eE s tacharnèrenË sur  146 cournunautés  ju ivesrdont  ce l les  de  Rothen-

bourg, Wurtzbourg et Nuremberg.

Lrh is to i re  des  Ju i fs  de  Fûr th  a  conmencé quand,  après  Ia  pes te

de 1348,  1 -a  p lupar t  des  v i l les  déc idèrent  1 'expu ls ion  des  Ju i fs  pour  IOO

ans, dans certains cas pour 2oo ans. chassés de Nuremberg, où la synagogue

rasée.  fu t  remplacée par  l teg l i se  Not re -Dame,  les  Ju i fs  se  ré fug iè ren t  sur

le terr i toire des aggloméri , t ions voisines, à Schwabach ou à Schnait tach ;

pu is ,  à  par t i r  du  l5ème s ièc le ,  beaucoup se  f i xèren t  à  F i i r th ,  v i l le  qu i  en-

courageaiÈ leur instal lat ion. I ls y 
-reconst i tuèrent une comnunauté qui,  com-

parée aux auÈres communautés juives dtAl lemagne, sembLe avoir  été relat ive-

ment favorisée ou du moins or iginale.

Dans les  au t res  c i tés ,  les  g randes v io lences  du  l4ème s ièc le  mar -

quent  le  début  de  la  d isc r im ina t ion  soc ia le ,  l r in te rd ic t ion  de  posséder  la

t .e r re ,  la  na issance du  ghet to .  Cer tes ,  après  avo i r  chassé les  Ju i fs ,  cer ta i -

nes vi l les comme Nuremberg regrettèrent rapidement cetÈe mesure et autor i-

sèren t  la  ré ins ta l la t ion  de  cer ta ins  d 'en t re  eux .  Ma is  la  s i tua t ion  de  ces

rés idents ,  to lé rés  un iquement  en  ra ison du  rô Ie  économique qu ton  vou la i t

leur  fa i re  assumer ,  res ta i t  p réca i re .  Dans 1e  quar t ie r  ju i f  désormais  s t r i c -

tement dél ini tér les vi l les levaient leurs impôts eÈ trouvaient les bai l leurs

de fonds dont avait  besoin leur act iv i té économique ( l ) .  A Fi i r th où le

( l )  E n  1 4 7 0 ,  s o u s  l e . r o i  F e r d i n a n d  I I I  ( 1 4 4 0 - 1 4 9 3 ) r  l a  v i l l e  d e  N u r e m b e r g
pro longe le  d ro i t  de  rés idence des  Ju i fsa l léguant  que I 'ac t i v i té  écono-
rn ique de  la  c i té  a  beso in  d fusur ie rs  e t  qur i l  es t  p ré fé rab le ,  dans  les
perspect ives de la morale chrét ienne, que ce soient les Jui fs qui
jouent ce rôle
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ohap i t re  de  Bamberg  e t  les  margraves  drAnsbach ( l )  auËor isèren t  1 'a r r i vée
de nouveaux habitants jui fs à la f in du l5ème et tout au long du l6ène

s ièc le r  la  s i tua t ion  semble  avo i r  ê té  p t rus  suppor tab le .  Les  eonf l i t s  de

compét,ence qui existaient entre Bamberg et Ansbach ont apparernment prof i té

à la co*-unauté juive que chacune des deux jur idict ions cherchait  à se con-

c i l ie r  par  des  mesures  de  pro t .ec t ion  e t  de  l ibéra l i sa t ion .  De même,  l rhos-
t i l i té  déc la rée  du  c lhap i t re  e t  desmargraves  à  1 rêgard  de  Nuremberg  e t  leur

vo lonÈé de concur rencer  la  v i l le  d tempi re ,  seu l  ob jec t i f  qu i  leur  fû t  com-
munr les amenaient à soutenir  les entreprises drune conolunauté dont l tarr i -

vée  enr ich issa i t  e t  s t imu la i t  les  ac t iv i tés  t rad i t ionne l les  dans  une c i té

si tuée aux portes de Nureuberg.

Quo i  qu t i l  en  so i t ,  f s  qsr ïmunautê  ju ive  de  F i i r th  s res t  déve loppée.

ts ien  sûr ,  e l le  connut  au  cours  des  s ièc les  d r inév i tab les  d i f f i cu l tés ,  en
par t i cu l ie r  au  moment  de  la  guer re  de  Tren te ,ans ,  lo rsque par  Ia  vo lon té  de

Gustave-Adolphe la vi l le passa un temps durant,  sous 1'autor i té de Nuremberg.

Les Jui fs eurent alors à souffr i r  des exact ions des troupes, i ls durent,  même

fu i r  Ia  v i l le  tempora i rement  (2 ) .  l ' Ia is ,  après  1648.  Bamberg  res t6ura  ses

droi ts et dét int  pendant plusieurs décennies une sorte de prépondérance en

mat iè re  de  pro tec t ion .des  Ju i fs .

En lT l9 r  le  c ;hap i t re  de  Bamberg  cod i f ia  les  d ro i ts  dont  jou issa ien t

les Jui fs de Fi i r th dans un Reglernent f i i r  die Gemeine Judenschaft  in Fi i r th,
docurnent  d t insp i ra t ion  l ibéra le  pour  1 têpoque e t  sans  doute  un igue dans  l rA l -

lemagne dralors. Des droi ts relat , ivement,  êtendus sont,  reconnus à la minori té
juive de la vi l le ;  une large autonomie lui  permet de régler el leuême ses

ProPres affaires, indépendarnmenÈ des couuuunautés juives de Bamberg et drAns-

bach. L 'admission de nouveaux habitants jui fs est réglée minut ieusemenË et

1a corrmunauté dét ient,  en ce domaine, une part ie du droi t  de décision. Deux

paragraphes du Reglement,  sont part icul ièrement or iginaux :  l run st ipule que

( l )  A  pare i r  de  1553,  Ansbach accue i l le  des  Ju i fs  venus  de  tou t  le
to i re  bavaro is .  En t573,  le  chap i t re  de  Bamberg  fa i t  con f i rmer
I 'eapereur  le  d ro i t  de  rés idence des  Ju i fs  dont  i r  a  au tor isé
lat ion sur son terr iÈoire. Pendant longtemps, les courmunautés
drAnsbach et de Bamberg ut i l isent le même cimetière si tué sur
toire de Bamberg. En 1617, une nouvel le synagogue est édi f iée

ter r i -
par

I  ' i n s t a l -

j  u ives
le  te r r i -
à Ansbach.

(2 )  C 'es t  à  ce t te  époque que se  s i tue  l rac t ion  du
Zirndorf  , roman que I ' Iassermann a écr i t ,  en 1897
d i t ,  dans  le  " fonds  ances t ra l " .

p ro logue des  Ju i fs  de
en pu isant ,  co  e  i I  le
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dans des procès conËre des Jui fs,  les Chrét iens sont tenus de produire des

preuves et des pièces à convict , ion "sûres et authent iques";  . r  outre, fai t

except ionnel dans lrAl lenagne de 1tépoque, la minori té juive obt ient deux

représentan ts  à  l rassemblêe  mun ic ipa le  en  ra ison,  p réc isent  les  tex tes ,

des  i rnpôts  qure l le  pa ie .  Cres t  un  début  de  reconna isgance de  1réga l i té  des

dro i  t s  .

En f in  le  document  de  1719,  s r i l  in te rd i t  tou jours  aux  Ju i fs  la

propr ié té  de  la  te r re ,  é la rg i t  la  l i s te  des  mét ie rs  qur i l s  son t  au tor isés  à

pra t iquer  :  non seu lement  i l s  peuvent ,  ê t re  bouÈiqu ie rs ,  ép ic ie rs  ou  prê teurs ,

mais auss. i  marchands de céréales, de houblon ou de produiÈs de luxe, barbiers,

ta i l leurs ,  bou langers  ou  mus ic iens .  Dans ce t te  a tmosphère  de  l ibéra l i sme e t

de tolérance plus nett .ement aff i rmés gurai l leurs et renforcés par la présence

à Fûr th  de  descendanÈs dr im igrés  é t rangers ,  f rança is  ou  ho l landa is  ( l ) ,  une

classe moyenne juive, prat iquant essent iel lement le corunerce ou dir igeant de

pet iÈes  en t repr ises  ar t i sana les  ou  indus t r ie l les ,  s res t  déve loppée ;  e l le  par -

t i c ipa i t  assez  harmon ieusement  à  la  v ie  e t  aux  d ive- rses  ac t iv i tés  de  la  c i té ,

ce qui a largement favorisé son indârt ion dans le ni l ieu social  eË, touE au

long du  l9ène s ièc le ,  son  ass imi la t , ion .

Mieux intégrée que nul le part  ai l leurs à la sociétê al lemande,

connunauté juive de Fiirth nten conserva pas moins pendant longtemps une

d i t ion  re l ig ieuse t rès  v ivan te .  Pendant  des  s ièc les ,  F i i r th  fu t  un  cent re

réf lexion intense. La Hohe Schule ,  universi té hébraïque, y formait  des

rabbins dont la compétence et les services étaient Èrès appréciés non seule-

ment.  en Al lemagne mais dans touÈe I 'Europe. Des êchanges fructueux judéo-

chré t iens  ex is ta ien t  en t re  la  Hohe Schu le  e t  l run ivers i t ,é  d tA l tdor f  (2 ) .  Dès

la  f in  du  l7ène s ièc le ,  1 'un ivers i té  hébra ique posséda i t  une impr imer ie  ;

I rhôp i ta l  ju i f  jou issa i t  d 'une t rès  g rande réputa t ion .

Au moment de la naissance de l , lassermann, la grande tradi t ion juive

s 'é ta i t  cons idêrab lement  a f fa ib l ie ,  sub issant  le  p rocessus  gênéra l  de  déc l in

des rel igions au l9ène siècle. Sans doute une authenÈique réf lexion rel igieuse

( l )  C f  .  s u p r a r p .  l .

(2) Une universi té i rnpoitanEe a exis!é à Altdorf ,  près de Nuremberg, entre
1 6 2 3  e t  1 8 0 9 .

1 a

tra-

de
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subs is ta i t ,  ma is  e l le  é ta i t  le  fa i t  d run  p lus  pe t i t  nombre .  Les  synagogues

éta ien t  f réquentées ,  l -es  fê tes  cé lébrées ,  l r ins t ruc t ion  re l ig ieuse é ta i t

dispensée aux enfanÈs, mais, coulme dans les auÈres confessions, la ferveur

avaiÈ diminué. Les opposit ions rel igieuses étaient moins abrupÈes entre

Les  d i f fé ren ts  g roupes soc iauxrè t ;à  des  degrés  d ivers ,  I 'ass imi la t ion  é ta i t

le  fa i t  de  la  p lupar t  des  Ju i fs .

La fani lLe de Wassernann esE très représentat, ive de Ia classe

rnoyenne juive de Fi i r th.  El le est largement assirni lée eÈ si  el le reste at-

tachée au  juda isme,  c tes t  surÈout  par  la  fo rce  de  l thab i tude e t  par  une

cer ta ine  fo rme de f idé1 i té  sent imenta le .  Pour tan t  l ren fance. .e t  l rado lescen-

ce  de  l rau teur  ne  fu renÈ pas  auss i  exemptes  de  heur ts  que pour ra i t  le  la is -

ser supposer ce cl imat relaÈivement apaisé.

LA FAMILLE

Le père et la mère de Wassemrann descendent de deux famil les jui-

ves  ins ta l lées  depu is  des  s ièc les  dans  la  va l lêe  du  Main  pu is  venues en

Fr, 'ânconie.

Au début du l7ène siècle, la l ignée paternel le des Wassermann

éta i t  encore  é tab l ie  à  Wur t ,zbourg  où  un  lo in ta in  ancêt re  de  l rau teur ,  p ré-

no . .é  lu i  auss i  Jakob,  ê ta i t  un  négoc ian t  t rès  a isé .  La  fan i l le  s fes t  dé-

placée par la sui te vers Roth am Sand, Schwabach, Bamberg et Zirndorf ,  v i-

vant dans des condit ions matér iel les net, tement plus modestes. De père en

f i ls,  on est.  conmerçant ou pet, i t  art . isan. Le grand-père de Wassermann est

cordier à Zirndorf  ;  son père, Adolf  Wassermann, se fa- i t  inscr ire en

1869 au registre du co'r 'merce de Fi i r th et ouvre un bazar qut i l  exploi te sans

grand succès  avec  son f rè re  jusquren 1882,  daÈe à  laque l le  l tassoc ia t ion

e s t  d i s s o u t e  à  l a  s u i t . e  d r u n e  b r o u i l l e .

Adolf  l lassermann est un honrme drespri t  rêv.,rr ,  animé9 en matière

dra f fa i res ,  d tun  op t im isne e t  d run  espr iÈ  dren t repr ise  excess i fs  qu i  con f i -

nent parfois à I taveuglement, .Echafaudant toujours de nouveaux projets,  i1

nféchappe janais vér i tablement à la gène matér iel le eE i l  se trouve condanné

dans ses  en t repr ises  co  erc ia les  e t  indus t r ie l les  success ives  à  de  perpé-

tue l les  décept ions .  En 1883,  i l  fonde une fabr ique drob je ts  en  bo is  g râce  au
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sout ien f inancier de son beau-frère Traub qui habite Vienne et qui  jouera

plus tard un rôle important dans la vie du jeune Jakob. Au uouent où Adolf

Wassermann semble enf in promis à la réussi te mat.ér iel le,  son usine qui em-

ploie 26 ouvriers est ravagée par un incendie. Réinstal lée dans des locaux

neufs aux portes de l-a vi l le,  el le ne permet jaroais à son propriétaire de

s t imposer  dans  un  monde où  la  concur rence es t  inp i toyab le .  Lorsquren 1889

Jakob Wassermann quitÈe déf ini t ivement la maison fani l ia le,  la fai l l i te est

imoinente ;  un an plus tard, i l  retrouve son père à l lurtzbourg où, accablé'

et  déçu, ce dernier a cherché refuge et occupe désormais un emploi  dfagent

d tassurances  I  c res t  le  début  d tune nouve l le  car r iè re  qu icondu i ra  Ado l f  I ^ lasser -

mann à Munich mais ne lui  réservera jamais que des décept ions et le sent i-

m ê n È  a m e r  d e  l r é c h e c  ( l ) .

Les  ancêt res  materne ls  de  l rau teur  sont ,  eux  auss i  o r ig ina i res  de

WurËzbourg .  La  fami l le  Traub é ta iÈ  jad is  venue drEspagne aux  Pays-Bas,  pu is ,

su ivanÈ un des  courants  de  migra t ion  s igna lés  p lus  haut , ,  e l le  s té ta i t  f i xêe

dans la val lée du Main où, un temps durant, ,  el le avait  possédé des vignobles

avanL de se trouver el le aussi  cantonnée dans les act iv i tés du commerce et

des  a f fa i res .  Descendant  de  ce t te  l ignée a isée eE cu l t i vée ,  Ie  g rand-père

maternel de Wassermann est une forte personnal i té.  Homre drexpérience, i l  a

beaucoup voyagé eÈ se trouve dans les années 50 à la tête dtune importante

entreprise de t issage. Cependant un sombre dest in pèse sur son existence

pro fess ionne l le  e t  fan i l ia le .  En que lques  années,  1 - r in t roduc t ion  du  mét , ie r

à  t i sser  mécan ique ru ine  son en t repr ise .  Sa. fenme e t  p lus ieurs  de  ses  en fan ts

meurent prématurément et i l  d isparai t  lu i-aême à 1tâge de 5O ans.

Après cette accumulat ion de drames fani l iaux, sa f i l le Henriet te

Traub,  mère  de  l tau teur ,  conserve  un  sent iment  t rag ique de  l rex is tence.  E l le

es t  d tune beauté  t roub lan t .e ,  except ionne l le ,  ma is  d run  naÈure l  f rag i le ,  ma l

armé contre les épreuves de la vie.  Sa douceur et sa tendresse dissimulent

ma1 une mélanco l ie  e t  une insa t is fac t ion  fonc iè res .  S i lenc ieuse eE pass ive ,

e1 le  es t  p resque ren fermée.  Auprès  drAdo l f  Wassermann qute l le  épouse sans

amour à la sui te drune décept ion sent imentale, el l -e ne connaît  pas le bonheur

( l )  l . Iassermànn a donné de son père plusieurs portrai ts dans son oeuvre ro-
rnanesque, en particulier dans EngelharE Bqlgghgf (Herr Ratgeber) et
dans Le Bonhornme aux oies (f i@ces Jordan).
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con juga l  e t  son  adapta t ion  à  Fûr th  res te  tou jours  p réca i re .  Seu les  les

visi tes qutel le fai t  régu1ièrement à sa soeur de Gunzenhausen parvien-

nent à dissiper une tr istesse qui est sans doute le signe annonciat,eur

d'une mort précoce. Henriet te I . Iassermann meurt en effet  à trente-deux

ans, laissant quatre enfanÈs dont le plus jeune disparaîtra peu après i

l ra îné  L  Jakob,  n ta  a lo rs  que 9  ans ,  l râge où  la  per te  d rune mère

produit  un choc irréparable.

Des neuf  p ren iè res  années drex is tence de  l rau teur  jusqurà  la

mor t  de  sa  mère ,  pu is  des  années qu i  on t  p récédé son dépar t  dé f in i t i f  de

F i i r th  en  1889 on  connaî t  sur tou t  les  dé ta i l s  qur i l  nous  a  l i v rés  lu i -

mâme dans ses oeuvres autobiographiques ( I  )  et  dans certains romans (2,

où les matêr iaux biographiques percent sous Ie couvert  de la fable. On

peut mettre en doute la parfai te objecr iv i té de ces infornat ions qui,  ré-

digées pour le publ ic,  ont subi un tr i  et ,  sans doute une déformation (3).

I1  es t  donc  ind ispensab le  d r in te r roger  i c i  les  éÈudes b iograph iques  (4 )

et surtout certains passages du Journal (5) et  de la correspondance où

lrauteur se l ivre avec moins de détours que danis les écr i ts dest inés à

la  pub l i ca t ion .

A par t i r  de  ces  documents ,  i I  n tes t  pas  a isé  de  recons t ru i re

l thistoire des l6 premières années de Wassennann dans leur déroulement

chronologique, par contre i l  est possible de faire apparâître les l ignes

de fo rce  de  ce t te  pér iode déc is ive .

( l ) 'Me in  Weg.  Autob iograph ische Sk izze .  Se lbs tbe t rach tungen.

(2 )  CtesÈ le  cas  en  par t i cu l ie r  dans  Enge lhar t ,  Les  Ju i fs  de  Z i rndod
Le Bonhomme aux oies, Gaspard Hauser.

(3) I1 ' .est perrois cependant de considérer le l ivre Engelhart  Ratgeber,
rédigé entre l9O2 et l9O5 et publ ié en 1973 seulement,  cornme une
source très largement digne de foi .  A l 'époque de Ia rédact iou de
ce ronan, Mori tz Heimann, lecteur au Fischer Verlag, en déconsei l la
formel lement la publ icat ion, en raison du earactère exclusivement auÈo-
biographique de la matière.

(4 )  Vo i r  Go lds te in ,  B ing ,  Speyer  e t

(5) Le Journal de hlassermann e été en grande parËie pubLié par M. Karlweis
dans son l ivre J.  l lassermann. La correspondance de L!auteur est conser-
vée au Schiller-MEEffiiËun de Marbach-,et à la StadÈbibliorhek de

Karlweis.

Nuremberg.
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Ce qui f rappe au premier abord, crest la disharnoni.e profonde de

I tex is tence fa ro i l ia le  ;  l ren fan t  pu is  l rado lescent  Wassernan1 fug  un  mal

aimé, un incompris,  ou du moins i l  srappararssait  coune tel ,  ce qui revient

au même sur le plan des conséquences psychologiques. Son père, Adolf  Wasser-

mann, dont l tauteur se souviendra plus tard avec émotion corrrne d'un "opt. i -
m is te  un  peu fanÈasque"  e t  d tun  " romant ique a t ta rdé"  ( l )  à  1 répoque des

Gri inderiahre, nteut pourtanÈ r ien dtun père dénaturé. I1 ne manquait  ni  de

bonne vo lon té ,  n i  d r inÈe l l igence,  n i  nême de f inesse.  I1  fu t  un  lec teur  fe r -

vent  de  Sch i l le r  e t  i l  admi ra i t  Kar l  Gutzkow qur i l  ava i t  personne l lement .

rencont ré .  I1  lu i  a r r i va i t  cer ta ins  so i rs ,  quand ses  a f fa i res  lu i  en  la is -

sa ien t  Ie  temps,  de  chanter  en  s taccompagnant  avec  la  gu i ta re .  En po l i t ique ,

i l  se  déc la ra i t  l i béra l ,  ma is  ses  sympaÈhies  a l la ien t  auss i  à  Ferd inand

L a s s a l l e .

A  v r a i  d i r e ,  c e  n ' e s t  q u ' à  p a r t i r  d e  1 8 8 2  q u t o n  a s s i s È e  à  u n e  d é -

tér iorat ion de ses relat ions avec son f i ls,  conséquence de son veuvage, de

son remar iage e t  des  d i f f i cu l tés  économiques  qu t i l  rencont re .  De p lus  en

p lus  {ccaparé  e t  accab lé  par  des  souc is  f inanc ie rs  cons tan ts ,  ob l igé  de

voyager ,  i I  a  par fo is  de  la  pe ine  à  assurer  l tex is tence roa tér ie l le  de  sa

fan i l le .  L ren fan !  L lassermann connaî t  a lo rs  la  so l i tude , la  gène e t  même la

pauvreÈé;  inconsc ien 'menÈ,  i l  accumule  les  g r ie fs  à  1 tégard  de  son père  tenu

Pour  resPonsab le  de  son esseu lemenE,  de  la  t r i s tesse  e t  des  pr iva t ions  de

l -a  v ie  quot id ienne.  V ing t -c inq  ans  p lus  ta rd ,  ces  gr ie fs  ressurg issent  dans

Enge lhar t  Ratgeber  à  1 régard ,de  ce lu i  qu i  " res ta i t  en l i sé  dans  1réË, ro igesse

et  é ta i t .  tou jours  sans  le  sou"  (2 ) .  Rap idernent  la  d iscorde e t  l rhos t i l i té

s r ins taurent ,  aÈte ignant  par fo is  des  paroxysmes d tune grande v io lence,  dé-

cup lées  par  le  remar iage rap ide  du  père  en  1883.  A  par t i r  de  1à ,  les  tens ions

sont  souvent  insoutenab les .  L ren fan t  se  c ro i t  abandonné,  t rah i ,  i l  ne  vo i t ,

p lus  dans  son père  "qu tun  juge exerçant  ses  pouvo i rs  répress i fs " (3 ) ,  i l  ne

ressent  p lus  que 1"  " joug drune sévér i té  in f lex ib le  e t ,  d rune d isc ip l ine  rou-

t in iè re" (4 ) .  Au  f i l  des  ans ,  le  fossé  se  c reuse e t  l t incompréhens ion  es t

( l )  I . l e i n  W e g ,  p .  l O .

( 2 )  E n g e l h a r t ,  p .  1 7 ,

( 3 )  I b i d ,  p .  64 .

(4 )  l b i d ,  p .  99 .
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to ta le  lo rsque se  man i fes ten t  les  p remiers  s ignes  drune vocat ion  l i t té ra i re

précoce.  L tado lescent  ne  recue i l le  a lo rs  que les  sarcasmes de  son père  qu i

I t inci te à "renoncer à son propre malheur" ( l )  et  le met en garde devant un

cho ix  qu i  ne  peut  condu i re ,  à  son av is ,  qu tà"enr ich i r  d tune ex is tence dé-

sespérée le  p ro lé rar ia t  in te l lec tue l "  (2 ) .  Dans ces  propos  se  l i sen t  les

pré jugés  ances t raux  e t  Ia  méf iance que nour r i t  à  1 régard  de  tou te  vocat ion

art isEique une classe moyenne affairée, honnête roais l in i tée dans ses pers-

pec t ives ,  pour  qu i  l téc r iva in  fa i t  f igure  d tê t re  anormal  en  marge de  la

s o e i é t é .

Lropposhion eu père est largement al i rnentée par 1a qouffrance que

cause à  l ren fan t  la  d ispar i t ion  d tune mère  douce e t  tendre ,  v i te  remplacée

par  une marâ t re  au  coeur  dur .  Cet te  d ispar iÈ ion  cons t i tue  1 'événement  écra-

sant et.  funeste qui dornine l renfance de Wassermann. Tout I tacquis des pre-

mières années se trouve compromis, Ie monde est dénaturé par cette cassure.

" I1  sembla i t ,  éc r i ra  I tau teur  d rEnge lhar t . r  gue ma mère  nreû t  ja -

mais  ex is té ,  que son sour i re  n 'eû t  jamais  ex is té .  Seu les  res ta ien t  les  cho-

ses  nor tes ,  ia  r r . te  e t  la  ma ison,  le  l i t  où  e l le  reposa i t "  (3 ) .

Et le temps nreffacera pas les traces, corIutre le prouve cet, te no-

tat ion conf iée vingt ans plus tard aux pages du Journal,  après une visi te

au cimetière de Fûrth :

.  "Q, t .11e pe ine  te r r ib le  j ' éprouve en  me rappe lan t  ce  jour  où ,  ass is

dans la maison mortuaire, j rentendais autour de moi le murnure des si lhouet-

t e s  v ê t u e s  d e  n o i r "  ( 4 ) .

Après  la  mor t  d rHenr ie t te  Wassermann,  l run ivers  fan i l ia l  se  dégra-

de  de  man ière  i r révers ib le ,  Ie  sent iment  d tabandon e t  la  consc ience d têÈre

l ivré à une autor i té aveugle se conf irment,  avec l rarr ivée drune gouvernante

qu i  "p rend 'p la is i r  à  co" -ander "  (5 ) ,  pu is  avec  l r ins ta l laÈ ion  d tune marâ t re

dont plus tard I . Iassermann rest i tuera Les trai ts sous un éclairage probable-

ment  excess i f  ma is  révé la teur  d tune souf f rance qu i ,  e l le ,  n res t  pas  i rnag ina i re .

(  l )  Au tob iograph ische Sk izze .  Sch i l le r -Nat ionaLmuseum I"larbach

(2) Flngelhart  ,P.L24 
' t

(3) Cit .  Bing, :  Jakob Wassermann. Weg und l . Ierk des Dichters, Ni i rnberg, 1929;
p .  1 7 .

( / i )  . lo"t"alrc i t .  M. Karlweis.  Jakob l , lassermann. Bi ld,  Kanpf. .und Werk, Amsterdam,
'  1 9 3 5 ,  p . 1 3 3 .  .

(5 )  Enge lhar t ,  p .  45 .
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Désormais l renfant ne sent plus qutune "dureté haineuse gui le pr ive de

ce dont  i I  a  jou i  jusque 1à l ( l ) .  Par fo is  des  a f f ron tements  d tune ex t rême

v io lence I 'opposent  à  "ce l le  qu t i l  do i t  appe ler  sa  mère  (2 ) ,  LL  se  cabre

contre des interdi ts tyranniques et se voi t  condamné à un sort  que nten-

v ie ra ienÈ pas  "des  en fan ts  de  mend ian ts"  (3 ) .

Le  b i lan  de  ces  se ize  années drex is tence à  F i i r th  (4 )  appara î t

assez  négat i f .  Cer tes ,  i l  y  a  dans  ce t te  pér iode que lques  moments  p r iv i lé -

g iés .  Les  v is i tes  à  Z i rndor f  agrémentent  souvent  les  f ins  de  semaine .  Le

jeune Wassermann, manifestenent impress_ionné par 1a personnal i té de son

grand-père, se sent en sécuri té auprès de ce patr iarche qui lu i  par le de

son mét ie r ,  de  1 'époque où  son apprent issage l ta  condu i t  jusqurà  V ienne,

de  sa  fa rn i l le  e t  des  Ju i fs  de  Z i rndor f  (5 ) .  De même que lques  longs  sé jours

chez sa tante de Gunzenhausen représentenÈ pour l renfant aut.anË d'accalmies

et de périodes drharmonie. A Gunzenhausen, i l  t rouve la douceur d.rune am-

biance faur i l ia le et l ratmosphère apaisante de la campagne franconienne. De

cette bourgade de la val lée de l"rAl trni ih l  i l  conservera un souvenir  idyl l i -

que et 
"""  

pây"tges charmants lui  serviront souvent ae ui 'oaate quand i l  vou-

dra  décr i re  sa  te r re  na ta le  (6 ) .

Ma is  c 'es t  Nuremberg  où ,  après  Ia  mor t  de  sa  mère ,  i l  se  rend

fréqueurnent en compagnie de sa gouvernante qui lu i  apporte les impressions

les plus déterminantes et les plus durables. Le pi t toresque enchevêtrement

des  rues  e t  des  to i ts ,  Ies  v ie i l les  ma isons  à  co lombage,  les  ga le r ies  e t

les  esca l ie rs  de  bo is  f inement  ouvragés ,  le  mystère  des  ar r iè re-cours ,  les

pignons en dentel le de pierre, les font.aines, la masse imposante du chât,eau

et  des  fo r t i f i ca t ions ,  les  69 l i ses  Sa in t -Seba ld  e t  Sa in t -Laurent  avec  leurs

( l )  t b i d .  p .

( 2 )  I b i d .  p .

57-58,

69 .

( 3 )  M e i n  W e g ,  p . 2 4 -

(4) Les parenÈs de Wassermann ont habité successivement,  dans I  fAlexander-

s t rape,  la  Theaters t rape eÈ enf in  à  p rox in i té  de  I tus ine ,  aux  por tes  de
l a  v i l l e .

(5) Wassennann a puisé dans les réciÈs de soir  grand-père une part ie de la
mat iè re  des  Ju i fs  de  Z i rndor f .

(6 )  Vo i r  1 'essa i  Gunzenhausen.



-  13  -

Erésors  incomparab les ,  tou t  ce la  se  grave dans  l respr i t  de  l ren fanL ;

c res t  l -e  p remier  contac t  avec  l ra r t  sous  une fo rme proche.  Cres t  auss i

la rencontre avec un passé et une tradi t ion qui parfois Ie déroutent, .  Un

j o u r ,  i l  p é n è t r e  e t  s r é g a r e  d a n s  1 ' d g l i s e  S a i n t - s e b a l d r . a t t i r é  p a r  " l e

pu issant  éd i f i ce  e t  la  pénorobre  lourde  qu i  règne à  l r in té r ieur " .  I1  " t res-

sa i l le  jusqutau  coeur t t  dans  cec  t tun ivers  de  p ie r re t t ,  ce t  t tun ivers  é t ran-

ger "  quresr  pour  lu i  le  "monde des  chré t iens  e t  du  chr is t ian isme"  ( t ) .  A

ce mombnt -1à ,  s t impose à  lu i  le  senÈiment  d tune én igmat ique d i f fé rence.

Mais  dgns  1 'ensennb le  c fes t  I ten thous iasme,  l rharmon ie ,  f  impress ion  d tun

accord  pro fond que susc i te  ce t te  découver te  de  1a-v i l le .  Nuremberg  sera

inséparab le  de  son oeuvre  (2 ) .

A Fi i r th par contrê, ctest.  la terne monotonie du quot idien. Les

jours  s técou lenË sans  jo ie  dans  une maison fami l ia le  où  les  souc is  écono-

miques étouffent toute autre préoccupat ion, les dissens ions entre parent,s

et enfants sont fréquentes, les lois irs prat iquement.  inexistant.s.  l ,es re-

lat . ions sociales de la fa/ i t te I , Iassermann sont certes sans problème, en

par t i cu l ie r  e l les  ne  semblen t  pas  a l té rées  par  de  Erop graves  marques  dran-

t iséroi t isme de la part  du mi l ieu chrét ien, mais el les sont peu nombreuses

et en Èout cas peu enrichissantes.

.  En  dehors  de  la  f réquenta t ion  de  ses  f rè res  e t  soeur  (3 )  qu i

sont  les  compl ices  de  ses  jeux  e t  auss i  ses  compagnons dr in fo r tune,  l rex is -

tence fan i l ia le  n ra  p raÈ iquement  r ien  appor té  de  pos i t i f  à  l rau teur .  Son en-

fance et son adolescence malheureuses permettent drexpl iquer en parÈie 1a

prédourinance de certains Èhèmes dans son oeuvre. A la lumière de sa biogra-

phie, on comprend mieux les innombrables f igures de pères excessifs,  de f i ls

révoltés et de mères abusives qui peuplenÈ ses romans, on stétonne moins de

son goût pour la peinture des relat ions famil ia les et pour les problèmes

dréducat ion. Les pr i ' rat ions des premières années fournissent aussi  une expl i -

cat ion à certains aspects de son caractère et,  de son oeuvre. Son senÈiment,

( l )  C .  l tauser
g e o r s .

(2 )  Enge lhar t ,

(3) I.Iassernann
Benjamin,
re laÈ ions

et Le Bonhoune aux Oies sont des romans typiqueuent nurember-

. p .  4 9 .

é ta i t  l ra îné  drune fau i l le  de  quat re  en fan ts  dont  l run ,
mouru t  en  1882.  L rau teur  conset rva  par  Ia  su i te  d rexce l len tes
avec son frère Arnim, mort au front en 1915.
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de so l i tude e t  d ' incoupréhens ion ,  sa  v is ion  pess imis te  de  la  v ie ,  sa  d i f f i -

c i le contmunicat ion avec le monde malgré drénormes succès, aa tendance à se

considérer co'"me un perpétuel orphel in et à voir  dans la soeiété une matâ-

tre qui le repousse, son humanit ,ar isme, ses plaidoyers pour la just ice et

son goût de la prédicat ion morale ont sans nul doute des racines lointaines.

tIN ECOLIER MEDIOCRE

Le mi l ieu  sco la i re  ne

ment de l fenfant.  Wassermann que

les insuff isances, on peuÈ même

déch i ranÈes.

Le séjour de l , Iassermann à 1réco1e fut assez bref .  i . rauteur fréquenta

drabord  l 'éco le  p r ima i re  -  Grundschu le  -  où  ses  parents ,  souc ieux  drassu-

rer son éducat ion, l ravaienË inscr i t  un an avant l tâge normal dans une

c 1 a s s e d i r e d e p r é p a r a t i o n - @ - I 1 a c c o r n p 1 i t t o u t e s a

sco la r i té  p r ima i re  à  F i i r th ,  na is  i l  connut  auss i  à  deux  repr ises  l 'éco1e

de Gunzenhausen,  à  l roccas ion  de  sé jours /p ro longés  chez  sa  Èante .  Ses  pa-

ren ts  n tava ien t  pas  op té  pour  l réco le  ju ive .  Pour  év i te r  tou te  ségrégat ion ,

mais  auss i  parce  qur i l s  n rê ta ien t  pas  des  Ju i fs  p ra t iquanÈs,  i l s  ava ien t

cho is i  une éco le  p roche de  leur  domic i le  e t  accue i l lan t  tous  les  en fan ts .

A la sort ie de 1'enseignement pr imaire, I^ lassermann entra dans une Real-

schu l -eoù i l  f i t  de  l8B2 à  1888 des  é tudes  seconda i res  cour tes .  11  en  sor -

t i t  avec  I tappréc ia t ion  peu é log ieuse d ' l té lève  méd iocre" .  Que lques  mois

après, i l  fut  placé en apprent issage pour devenir  cournerçant.  La formaËion

scolaire dont i l  a bénéf ic ié est donc relat iùement modeste dans sa durée et

par ai l leurs très ual adaptée à son tempér:ment et aux exigences futures

du mét ie r  d récr iva in .

En e f fe t  i l  es t  ra re  que les  cho ix  b ien  in fen t ionnés  des  parents

puissent él i rniner tous les i rnpondérables des si tuat ions et des caractères.

CerÈes, 1réco1e pr imaire où Adolf  et  Henriet te Wasserrnann envoient,  leur

f i l s  es t  o f f i c ie l lement  ouver te  à  tous ,  ma is  dans  les  années 1875-1882

ltenseignement pr imaire al lemand reste très profondément marqué par 1a

tradit ion confessionnel le,  part icul ièrennenc en Bavière où le part i  l ibéral

n ta  pas  réuss i ,  co ' ' ïme dans  cer ra ins  au t , res  E ta ts ,  à  imposer  l t idée  d tune

se montra pas p lus favorable au développe-

l e  m i l i eu  f an i l i a l .  11  n ten  compensa  pas

pense r  qu t i l  en  a  p ro longé  l . es  t ens ions
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S imul tanschu le  ( l )  -  éco le  in te rconfess ionne l le  -  e t  où  Èout  é tab l i sseroent

scolaire resËe une Bekennt4isçqhule ,  crest-à-dire un établ issemenc placé

sous l t inf luence exclusive d'une confession déterminée- cathol ique ou pro-

tes tan te ,  dans  cer ta ins  cas  ju ive-même s i  les  é lèves  ne  sont  pas  exc lus i -

vemenÈ recrutés en fonct ion de leur appartenance à tel le ou Èel le confession.

Dans ces  cond i t ions ,  i l  eb t  inév i tab le  que 1réco l ie r  Wassermannr  gu i  es t  de

re l ig ion  ju ive ,  fasse  à  cer ta ins  moments  f igure  drexcept ion ,  ne  sera i t -ce

q u r â  l t o c c a s i o n  d e s  c o u r s  d r i n s t r u c t i o n  r e l i g i e u s e  o f f i c i e l l e m e n t  d i s p e n s é s .

A ins i  le  cho ix  de  l téco le  ne  le  met  pas  à  l rabr i  de  tou te  fo rme de ségréga-

t ion .  11  es t  à  no ter  cependant  qu ten  dehors  de  ces  c l i vages  re l . ig ieux  qu i

é ta ien t  sans  doute  beaucoup p lus  impor tan ts  quron ne  l t imag ine  au jourdrhu i

dans  1a  mesure  où  l r ins t ruc t ion  re l ig ieuse fa isa i t  par t ie  in tégran te  de  l rem-

ploi  du temps, Wassermann ne sembLe pas avoir  t rop gravement souffert  en mi:

l ieu  sco la i re  de  ses  or ig ines  ju ives .  En tou t  cas ,  ce la  n tappara î t  pas  dans

la  c r i t ique  sévère  qu ' i l  fa i t  par  a i l -Leurs  de  l 'éco le .  11  ne  s igna le  à  ce

propos aucune vexat ion dont iL aurai t  pu être la vict ine de la part  de ses

tt f" î t re".  I1 laisse cependant entendre que ses or igines ont rendu quelquefois

p lus  d i f f i c i les  ses  re la t ions  avec  ses  camarades de  c lasse .

Cres t  le  type  drense ignement  seconda i re  que cho is issent  pour  lu i

ses parents qui semble le moins bien adapté à son tempérament et à ses goûts

Que Wassernann soiË conf ié à une 'Reelsçb"]e 
,  cela s 'expl ique sociologique-

ment et histor iguement.  Cette forme du ' lccl lège rnderne" reçoit  en effet  en

najor i té des élèves de la classe moyenne et forme les cadres moyens du coumerce

et  de  l r indus t r ie .  C tes t  donc  un  type  d tense ignement  par t i cu l iè rement .  appréc ié

( l)  Dans 1'Al lemagne_impériale. ,  conme dans la France de la trois ième Républ ique
les problèmes de 1'enseignement à tous les niveaux ont tenu une place très
importante. La quest ion de la laÏci té ou du caractère confessionnel de
l tense ignement  a  dominé le  débat  sur  1 féco le  p r ima i re .  A lo rs  qu 'en  France
la  ques t ion  fu t  t ranchée en  1905 par  la  lo i  de  sépara t ion ,  en  A l lemagne
la  ten ta t i ve  de  la ic isa t ion  ou  du  moins  de  c réa t ion  d téco les  in te rconfes-
s ionne l les  échoua en t iè rement  dans  beaucoup drEta ts ,  en  par t i cu l ie r  en
Bav ière  e t  en  Wur temberg  où  l tense ignemenL res ta  s t r i c temenE confess ionne l .
A  des  degrés  d ivers ,  la  Prusse e t  que lques  au t res  Eta ts  cor t rne  la  Hesse e t
la Bade créërent ,  à côté de 1a Bekenntnisschule -  Ecole confessionnel le -

Ia  S imu lcanschu le  -  Eco le  in te rconfess ionne l le  -  d ' insp i raÈ ion  l ibéra le .
I ' la i ;  en Pt""se on assista de nouveau avec le t 'q, lmpromis sur 1f écolett
-  Schulkoroprornip -  de l9O4 et les lois de 1906 - Volksscht l t l ! . th"1t. tg"-
gesetz =-E-G-Ë-cuI de 1'école interconfessionnef lE]-
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à  F i i r th ,  v i l le  de  négoc ian ts  e t  de  fabr ican ts .  Ma is  l - t in té rê t  man i fes té

pour cette école est également une caractér ist ique générale de cetÈe

é p o q u e , o ù ,  s o u s  l r e f f e t  d e  l t i n d u s t r i a L i s a r i o n  e t  d e  l t u r b a n i s a t i o n ,  l a

cu l tu re  c lass ique t rad i t ionne l le  es t  remise  en  ques t ion .  L raccent  es t

mis  avec  p lus  d t ins i6 tance sur  les  sc iences  e t  les  techn iques ,  sur  les

mat iè res  d i tes  "modernes"  en  gânéra l  :  mathémat iques ,  économie ,  ch imie . . .

Entre lSBO ef 1890, ctesÈ-à-dire exactement au moment où Wassermann

f réquente  le  co l lège,  se  déve loppe en  À l lemagne un  vasEe 'débat  au tour

des  prob lèmes d téducat ion  dans  leque l  s ta f f ron ten t  Les  deux  tend-ances  du

. 
]VlAeclassique 

- Huoanist ïsches Gyrnnasium - d 'une part ,  et  des lycée

et  éco le  'odeqne 
-  Rea lgymnas ium e t  Ober rea l -schu le  -  ( t )  d 'au t re  par t '

Le  f re ro ie r  type  drense ignement  es t  dé fendu par  la  p lupar t  des  un ivers i tés ,

le deui ième par Les mi l ieux de 1'économie et par les vi l1es à qui revient

presque tou jours  le  mér i te  d tavo i r  c réé  les  co l ]èges  modernes ,  ce  qu i  es t

le  cas  à  Fùr th .

D a n s c e t e n s e i g n e m e n t n o u v e a u q u i ' P o u r r e p r e n d r e l e s p a r o l e s

de Gu i l laume I I ,  se  p ropose de  fa i re  découvr i r  à  1 ré lève  "ce  qu i  es t

v r â i ,  c e  q u i  e s t  r é e I ,  c e  q u i  e s t  p o s s i b l e  d a n s  l e  u o n d e " ' ( l ) ,  l e  c o l -

légien l , lassermann ne 6tépanouit  pas. Son tempérament dêjà encl in à une

forme de râver ie  baroque ne  peut  s taccorder  à  ce t  un ivers  des  réa l i tés

modernes  e t  p ra t iques .  ce  qu i  lu i  esÈ ense igné,  " règ les ,  fo rmules  e t

ch i f f res" ,  ïes te  " le t t re  mor te r r .  L rabsence d tun  vér i tab le  conÈact  humain ,

I ' imposs ib i l i té  de  se  conf ie r  à  qu i  que ce  so i t ,  d 'ê t re  in i t ié  aux  pro-

b lèmes rée ls  de  La  v ie  e t  au  mét ie r  fu tu r  son t  to ta les  à  ses  yeux '  Ses

préoccupaÈions  e t  ses  goûts  le  por ten t  vers  d rau t res  cent res  dr in té rê t

et dans ce rnonde host i le i l  ne trouve aucun professeur capable de com-

prendre  sa  vocat ion  ar t i s t ique ,  de  gu ider  ses  lec tu res ,  d téduquer  s i  peu

que ce  so iÈ  son goût  l i t té ra i re .

( l )  on sai t  que dès son accession au pouvoir  Gui l - laume I I  avait  tenté

de rég le r  Ia  quàs t ion  sco la i re .  Son 'décre t  du termai  1889 proc lamai t

avant  tou t  qu ;  1 réco le  deva i t  lu t te r  con t re  la  soc ia ldémocra t ie '  I1

déf in issa i t  à t " i " tàn t  f ro r ien ta t ion  de  1- tense ignement  :  les  ê lèves

devaient être amenés à discerner ce qui t test vrai ,  ce qui est réel

et ce qui est possible dans le monde". En l89O Gui l laume I I  convoqua

une, ,confc . " r , " "  sur  l téco le"  qu i  s iégea à  Ber l in  du  4  au  17  décembre '

.Les 58 experts se Prononcèreni pour l rexistence de deux types dten-

seignenenÈ. En l90ô une nouvel là conférence off ic ial isa les résul-

tats de Ia conférence de l89O et reconnut l texistence de trois ÈyPes

d, établ is""ràra, dr enseignement secondaire :  l tumaniqt isçhes Gym+39ium

(Iycée classique),  Realgyrnnasium et obeFrg?].sghule ( lycée et col lège

rnoâernes).  En 1892 et en lgol  furent publ iés les nouveaux ProgrârÎmes'



- t 7 -

Pourtant.  sa vocat ion stannonce, encore confuse rnais déjà inpé-

r ieuse ;  son  imag ina t ion  lu i  d ic te  ses  v is ions  e t  par fo is  la  t rame d tune

in t r igue qu ' i l  lu i  a r r i ve  de  cons igner  sous  fo rme de réc i ts  ma ladro i ts .  A

quatorze ans '  i l  parvient à faire publ ier dans le Quotidien de Fi i rrh quel-

ques Pages de ce qui se veut un t ' rouan histor ique".  Cette première t .entat i -

ve. confuse et désordonnée dtun débutant ent ièrement l ivré à tui-même sus-

c i te  la  réprobat ion  iméd ia te  eË ind ignée de  la  fami l le  e t  de  1réco le  pour

qu i  i l  conv ien t  d ré tou f fe r  dans  I 'oeu f  des  goûts  auss i  suspec ts  e t  auss i

inquiétants Pour l tavenir .  Lraventure se termine par une sévère admonestat ion

du d i rec teur  e t  p lus ieurs  jours  de  re tenue,  senÈence qu i  t rah i t  l fau tor i ta -

r isme de 1técole dont I . Iassennann souffre plus encore que des insuff isances de

I  t  ense ignement .

Conrme les garçons de son âge, i l  fa i t  l rexpérience du renforcement.

de  l rau tor i té  dans  Les  é tab l i ssements  sco la i res  après  la  fondat ion  de  l rEmpi re

ai l - lemand. En dépit  de l rautonomie reconnue aux Etats en matière dtenseignemenÈ

dans le Reich b isrnarckien, puis dans le Reich ui lhelninien, on voi t  en réal i tê

l e  r u o d è l e  p r u s s i e n  d d  1 r é c o l e  s f i m p o g ê r  p e u  à  p e u  s u r  t o u t , 1 e  t e r r i t o i r e ,
jusque dans  les  rég ions  de  l toues t  e t  du  Sud.  Auréo lée  d 'une g lo i re  ind iscu-

t a b 1 e ,  1 a  P r u s s e  t r a n s m e t  a l o r s  s e s  v a l e u r s  d e  d i s c i p l i n ê ,  d t o b é i s s a n c e ,  d t e s -

pr i t  de sacr i f ice et de travai l  r igoureux ,  considérées corure les armes essen-

t ie l les  qu i  lu i  on t  permis  de  réa l i ser  1 'un i té  po l i t ique  du  pays  e t  qu i  garan-

t i ssent  les  succès  de  l raven i r .  Adoptées  par  les  auÈres  Eta ts ,  que lquefo is

t ransmises  par  des  fonc t ionna i res  pruss iens  mutés  dans  drau t res  prov inces ,

vo i re  par  d tanc iens  o f f i c ie rs  ou  sous-o f f i c ie rs  employés  dans  l tense ignement ,

ces  va leurs  dev iennent  des  nonnes dréducat ion .  E lLes  donnent ,  à  1 réco le  a l le -

mande son v isage dréco le  au tor i ta i re ,  souc ieuse de  fo rmer  des  c i toyens  pour

l rEmpi re .  Beaucoup drécr iva ins  nous  on t ,  la issé  leur  té rno ignage à  ce  su je t .

Qut i l  s tag isse  de  Th.  l {ann,  de  H.  Mann,  de  H.  Hesse ou  de  Fr .  wedek ind ,  tous

les auteurs nous dépeignent un univers quasi mi l i ta i re  qu i  soumet .  1 fé lève

à une d isc ip l ine  in f lex ib le ,  ne  la issant  aucune p lace  à  l - ' i n i t ia t i ve  person-

n e l l e  ( l ) .

Wassermann a laissé lui  aussi  de très intéressants docunents sur

les  éco les  de  I 'A l lemagne iupér ia le  bâ t ies  sur  les  p r inc ipes  drau tor i té  e t

de str icte subordinat ion (2).  Tel Hanno Buddenbrook dans le Lycée du Dr. l lu l ike,

( l )  Le ténoignage de ces auteurs est  é tudié dans la  deuxième par t ie ,  c f .  in f ra ,
P  .  358 .

(2)  Cf  .  in f  rs ,n .  359 sq.
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i l  a  souf fe r t  d 'une d isc ip l ine  sans  nuance,  é r igée en  pr inc ipe  dréducaÈion .

I l  n res t  a l lé  à  l réco le  que sous  La  cont ra in te ,  éprouvant  chaque jour  un

sent iment dreffroi  quand i l  fa lLaiE starracher à l rambiance Pourtant austère

du mi l ieu  fa rn i l ia l  ,  longer ,  chemin  fa isan t ,  les  murs  t r i sEes  de  1r - ' rPhe l ina t

Municipal  et  se soumettre aux volontés dtun maître qui "répandait  la terreur

parmi  les  é lèves ' ( l ) ,  ne  récompensa i t  que le  "zè le  mueE"  e t  " l ra t ten t ion  ma-

ch ina le"  (2 )  e t  cons idéra i t  conrme le  "p rodu i t  d run  espr i t  ma l ic ieux"  (2 )

touË compor rement  qu i  se  d is t ingua i t  de  la  pass iv i té .  A lo rs  le  jeune éco l ie r

ava i t  I t impress ion  d tê t re  un  de  ces  orphe l ins  rencont rés  en  cours  de  rou te ,

I 'un  cadeÈ pâ le  de  la  rnor t " ( l )  qu i  ne  parv iendra i t  jamais  à  t rouver  sa  p lace

dans les rouages du système, ssrnmê parvient à l -e faire Diederich HeBl ing dans

le roman de Il. Mann.

I l  est t rès imporÈant pour comprendre la personnal i té de Wassermann

qu i  s 'é labore  durant  ce t te  en fance eÈ ce tEe ado lescence tournentées ,  de  cons-

ta te r  la  toEa le  inadapta t ion  au  mi l ieu  sco la i re  révé la t r i ce  assurémenL des

insu f f i sances  du  sys tème mais  auss i ,  sans  aucun doute ,  de  la  d isharmon ie  d tun

tempéramenr  vouê t rès  tô t  à  des  re la t ions  d i f f i c i l -es  avec  le  monde.  N i  1e

contenu de  l tense ignement ,  n i  les  méthodes u t i l i sées  n téve i l len t  en  lu i  que l -

que in té rê t  que ce  so i t .  Ses  maî t res  ne  lu i  son t  d taucun secours  e t  parmi  ses

câmarades de  c lasse  i l  se  sent  i so lé .  I I  ne  peut  comprendre  n i  la  serv i l i té ,

n i  la  dure  ambi t ion ,  n i  l t in rmsra l i sme que,  se lon  lu i ,1 téco le  dêve loppe en

eux (3 ) .  Sa  t rès  mauva ise  adapta t ion  au  mi l ieu  fami l ia l  se  doub le  donc  d 'un

refus du monde de lrenseignement dont i l  sort i ra sans formation réel le '  avec

la conscience pénibl-e de ses lacunes et une très sol ide méfiance à 1tégard

de 1  t  ins t iCut ion  sco la i re  o f f i c ie l le  qu i  se  re t rouve dans  beaucoup de  ses

romans. par la sui te,  i l  cherchera à compenser ses insuff isances Par un énor-

me t rava i l  personne l ,  ma is  ses  e f fo r ts  e t  son  acharnement  d rau tod idac te  seron t

parfois désordonnés. Pour un tempêrament comme le sien, volont iers fougueux

et  excess i f ,  dont  les  é lans  mér i ta ien t  d 'ê t re  gu idés  e t  cana l isés ,  ce t te  ex-

pér ience méd iocre  de  1 téco le  aura  des  conséquences  graves  e t  durab les ,  e l le

expl ique en part ie le long et di f f ic i le cheminement vers la forme.

( l )  Enge lha r t ,  p .  9 -

(Z )  rb id . ,  p .  12 .

(3)  c f  .  !E ig . ,  p .94.



-  19  -

LE SENTIMENT D'UNE DIFFERENCE

Les liens qui rattachent alors Inlassermann à la comnunauté juive

dont i l  esË issu sont fragi les et peut-être plus anbigus encore que ceux

qu i  le  ra t tachent  à  la  fan i l le  e t  à  l réco le .  A  v ra i  d i re ,  i l  n 'éprouve

aucun sent. iment réel d 'appartenance à une comrnunauté qui a de plus en

plus tendance à se confondre avec le mi l ieu chrét ien.

Enfan t ,  i l  ne  connaî t  pas  le  ghet to  ;  la  g rande ua jo r i tê  des  Ju i fs

de  Ia  v i l le  es t  la rgement  ass imi lée .  Cer tes ,  dans  sa  fami l le  on  se  souv ien t

du  grand-père  co lpor teur  qu i  deva i t  tourner  les  lo is  pour . .nour r i r  1es  s iens

et  du  Mat r ike lgesetz  qu iâva i t  encore  pesé sur  1e  mar iage des  grands-parents

materne ls  ;  ma is  ces  souven i rs  appar t iennent  au  passé.  De longs  s ièc les  de

cohabitat ion et de vie couuaune avec le mi l ieu chrét ien ont aplani bien des

d i f f i c u l t é s ,  d i m i n u é  l e s  c a u s e s ' d e  h e u r t s ; r ien,  dans le  vêtement ,  dans

la langue, dans la manière générale de vivre ne di f férencie plus les Jui fs

des  chré t iens .  Les  oppos i t ions  drordre  sp i r i tue l  e l les - rnômes tendent  à  s res-

tomper  dans  la  mesure  où  le  p rocessus  de  sécu la r isa t ion  de  Ia  pensée qu i

e s t  u n  t r a i t  c a r a c t é r i s t i q u e  d e  1 r é p o q u e ,  a f f a i b l i t  d e  p a r t  e t  d r a u È r e  l a

fe rveur  e t  la  p ra t ique re l ig ieuses .  De p lus ,  les  Ju i fs  par t i c ipent  l ib rement

à  la  v ie  soc ia le  e tPo l i t ique  e t  r ien  ne  les  d is t ingue des  au t res  c i toyens  ;

i l s  o n t  a c q u i s  1 r é g a l i t é  d e s  d r o i t s  q u r u n e  l é g i s l a t i o n  o f f i c i e l l e  l e u r  r e c o n -

naî t  expressément .  En e f feÈ,  la  lo i  d 'émanc ipa t ion ,  adoptée  en  1869 par  le

NorddeuÈscher  Bund,  es t  devenue en  1872 lo i  d tEmpi re  e t  s rapp l ique donc

pleinement aux comrnunautés juives de Franconie.

Les  parenÈs de  l rau teur  appar t iennent  à  ce t te  ca tégor ie  de  Ju i fs

que l ron  peut  qua l i f ie r  de  t rès  la rgement  ass i rn i lée .  A lo rs  que chez  drau t res ,

peu nombreux, on observe encore une f idél i té absolue à la tradi t ion et à

tous  les  usages du  passé,  Ado l f  e t  Henr ieÈte  !ùassermann nron t  conservé  qu tune

re l ig ios i té  vague I  chez  eux ,  la  p ra t ique re l ig ieuse cor respond p lus  à  une

hab i tude à  laque l le  on  se  conforme pour  n to f fusquer  personne qurà  une con-

vict ion profonde ;  chez eux on recherche le contact avec le monde chrét ien,

la  p ra t ique du  cormerce  e t  de  la  pe t i te  indusLr ie  a  c réé  des  l iens  so l ides

avec le resÈe du corps social- .  Lrenfant lJassermann paitage les jeux des en-

fants chrét iens de son âge, i l  est invi té chez eux sans que cela fasse de

prob lème.

Si par tradi t ion i l  est envoyé à la synagogue, on ne peut pré-

tendre  qu t i l  y  reço ive  une vér i tab le  fo rmat ion  re l ig ieuse.  Ic i  encore ,  i l
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ne conserve guère que le souvenir  de l rennui,  de l -a conÈrainte et,  celui

de  maîÈres  impar fa iËs .  11  ne  couprend 'n i  la  nécess i té  n i  Ia  s ign i f i ca t ion

des exercices qui lu i  sont denandés et les prat iques qu' i l  ne vi t  qurexté-

r ieuremenL le déroutent. .  Après Ia mort de sa mère, i l  doi t  se rendre chaque

matin à la synagogue pour "réci ter la pr ière des morts" et i l  déplore que

" les  r i tes  du  deu iL  l ta r rachent  au  deu i l  de  son coeur "  ( l ) . ;Le  seu l  é lémenË

vra iment  pos i t i f  de  l rense ignement  re l ig ieux  es t  la  lec tu re  de  la  B ib l -e

qut i l  découvre  avec  pass ion  e t  qu i  res te ra  un  de  ses  l i v res  favor is .  Ma is  à

vrâ i  d i re  i l  esÈ f rappé par  les  g randes images,  Par  les  mythes '  Par  la  poé-

sie et la langue puissante plus que par le cont.enu str ictemetrt  rel ig ieux du

1 i v r e .

Les  contac ts  qu t i l  a  avec  Ia  corununauté  ju ive ,  quo ique super f i c ie ls ,

l ramènent  cependant  à  se  dé f in i r  par  rappor t  à  e l le .  11  cons taÈe que les

membres de ceÈte cormunauté se divisent en deux caÈégories donÈ aucune nrê-

ve i l le  en  lu i  un  sent iment  de  so l idar i té .  I1  y  a  d rabord  ceux  qu i  sonÈ s t r i c -

tement attachés au passé et à la foi  de leurs ancêtres ;  i ls sont t . rès- Peu

nombreux  e t  semblen t  v iv re  hors  du  temps,  seLon les  règ les  d tun  auÈre 'âge ;

i l s  se  réun issent  en  de  pe t i t s  cénac les  e t  re fusent  tou te  évo lu t ion .  Wasser -

mann vo iÈ  en  eux  les  "surv ivan ts  d 'un  anc ien  monde"  (2 ) ,  leur  fo i ;  f i vée  à

I a  l e t t r e  d e s  t e x t e s  s a c r é s r  l o i n t a i n e ,  d é s i n c a r n é e , l u i  r e s t e  é t r a n g è r e  ( 2 ) .

A  cô té  d teux ,  i l  y  a  les  Ju i fs  à  menta l i té  p rogress isLe parmi  lesque ls  on

rencontre beaucoup dt indi f férents et qui  ont fai t .  const.ruire une synagogue

sentant le parvenu. Lfenfant ne ressenE chez eux que la vacuité des mots et

1e  carac tère  super f i c ie l  des  lamenta t ions  :

"A mes yeux, ce ntétai t  1-à que t ,apage vide(. . . ) ,  abus des grandes

paro les ,  lamenta t ion  in jus t i t iée / / (3 ) .

Le sengimenÈ rel- igieux qui se forme chez lui  est vague, sans con-

s is tance,  "D ieu"  res te ra  une "ombre"  (3 )  insa is issab le .  I l  ne  peuE accePter

n i  l t image d tun  D ieu  de  co lè re  e t  de  vengeances  dans  la  t rad i t ion  de  I tAnc ien

( l )  Enge lhar t ,  p .  43 .

( 2 )  M e i n  W e g ,  p .  1 5 .

( 3 )  I b i d y  p .  t 4 .
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Test.ament,  tel le que la présentent les Jui fs attachés à une orthodoxie iu-

muable, ni  ln image irnprécise dtun Dieu évanescent,  pr ivé de tout,  v isage et

de toute substance qui est cel le des Jui fs progressisÈes et "à demi renê-

gats" ,  des  I 'adeptes  de  c i rcons tance" . l tE f f royab le  t tchez  Les  uns ,  D ieu  es t ,

par fa i tement  " ins ign i f ian t "  chez  les  au t res  ( l ) .

11  semble  donc  que r ien  dressent ie l  ne  sépare  la  fan i l le  Wasser -

mann du reste de la classe moyenne de Fûrth. ElLe est relat ivement bien

insérée dans la société, à aucun xnoment el le nraff ime avec déterminat ion

sa spéc i f i c i té  ju ive ,  e l le  ne  se  d is t ingue pas  par  une pra t ique re l ig ieuse

ass idue e t  uêue,  après  la  mor t  de  Ia  mère  de  l rau teur ,  les  p réoccupat ions

rel igieuses cessenL cornplètenent,  :

"on nrétai t  Jui f  que de nom", écr i t  l , Iassermann, qui poursuit

cependant t  "e t  en  ra ison de  I 'hos t i l i té  e t  du  re fus  du  mi l ieu  chré t ien"  (2 ) .

En réa l i té ,  ma lgré  1répoque e t  ma lgré  les  cond i t ions  parÈ icu-

1ières dans lesquel les vivent les Jui fs de, Fûrth, Wassermann éprouve très

tôt le sent iment confus drune di f férence ênigrnat ique qui,  sans lui  causer

une rée l le  souf f rance,  ne  peut  ê t re  séparée de  son ex is tence dren fan t  e t

dradolescent.  Son appertenance à la eouununauté juive est t rop vague, le

mode de vie de ses parents trop sernblable à celui  du mi l ieu chrét ien pour

qutémerge en  lu i  la  consc ience de  sa  judé i té .  Personne ne  songe à  cons t ru i -

re  sa  personna l i té  par  réac t ion  cont re  le  n i l ieu  chré t ien ,  par  oppos i t ion

à lui ,  ni  même tout s implement en marge de ce rni l ieui  personne ne souhaite

vraiment lui  imposer une ident i té juive ;  cependant i l  ne se sent pas en

harmonie totale avec ses crmarades et dans son univers quot idien i l  se heur-

te  par fo is  à  des  a t t iÈudes de  réserve ,  vo i re  à  cer ta ines  marques  drhos t i l i té

qui le dérouÈent

Cer tes ,  i l  n fa  pas  à  souf f r i r  d run  an t isén i t i sme déc la ré  e t  agres-

si f  dans cetÈe vi l le où les anciennes minori tés ont t rouvé leur plgce, mais

i l  lu i  a r r i ve  d réprouver  une impress ion  indéf in isSab le  d 'é t rangeté ,  d ' insé-

curi té vague et de disharmonie.

( l )  I b i d ,  p .  1 6 .

( 2 ) -  I b i d , . ,  P .  1 5 . I
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Tel le  ques t ion  drun  camarade de  c rasse :  "Es t - i l  v ra i  que Èu es
Ju i f  ? t '  ( l ) ,  " les  c r is  ra i l leurs"  de  que lques  t 'gamins"  (2 )  ou  t ' l texpress ion

déda igneuse d tun  v isaget t  (3 )  son t  au tan t  de  t racasser ies  e t  de  vexat ions
qui ébranlent son équi l ibre intér ieur et accusenÈ sa tendance au repl iement
s u r  s o i ,  m ê m e  s r i l  s e n t  q u e  c e s  r é a c t i o n s ,  g u i  s o n t  r a r e s ,  s f a d r e s s e n t

à  la  communauté  à  laque l le  i l  appar t ien t  qu tà  sa  propre  personne.

Les  prob lèmes re l ig ieux  ne  jouent  p lus  à  ce t te  époque un  rô le
auss i  dé terminant  que dans  les  s ièc les  passés .  Pour tan t  c tes t  à  ce  n iveau
que l ren fan t  perço i t  la  d i f fé rence la  p lus  g rande.  Un jour ,  la  re rnarque ma-
ladro i te  d 'une servante  :  "Tu  pour ra is  fa i re  un  bon chré t ienr / (3 )  le  désar -

çonne e t  lu i  fa i t  con fusément  p ressent i r  1es  condamnat ions  e t  les  anathèmes
ances t raux .  Au moment  des  fê tes  de  Noë l ,  son  sent iment  d 'é t rangeté  es t  por té
à  son paroxysme.  Pour tan t .  les  ma isons  chré t iennes  du  vo is inage 1u i  son t
ouver tes  e t  ' ton  I taccue i l le  avec  b ienve i l lancet t ,  lu i  qu i  n ta  pas  t tchez  so i
d e  s a p i n  d e  N o i l l "  ( 4 ) .  M a i s - i l  s e n t  n é a n m o i n s  q u t i l  e s È  l r é Ë r a n g e r  q u e  1 ' o n
a inv i té ,  i l  se  d i t  qu fon  cé1èbre  des  " fô tes  auxgue l les  i l  n 'a  pas  v ra iment
p a r t "  ( 5 )  e t  q u r i l  e s t  " b i e n  t r i s t e  d r ê t r e  J u i f "  ( 6 ) .  A l o r s  s a  j o i e  e s t  d é -
f i n i t i v e m e n t  a 1 t é r é e ,  i I  n e  r e s t e  p l u s  q u e  l a  m é f i a n c e  e t  1 e  d é s a r r o i .

Ce sont  les  mêmes sent iments  qur i l  éprouve en  passant  devant  les
ég l i ses ,  les  c ro ix ,  les  c imet iè res .  Tous  ces  symboles  du  chr is t ian isme lu i
insp i ren t  un  mélange de  peur  e t  de  nosEa lg ie .  En lu i  s topposent  des  sent i -
ments contradictoires r  une t tat t i rance inavouéett  et  1es t texpériences incons-
c ien tes  du  sang"  (7 ) .  r l  comprend que que lque chose dr i r réduc t ib le ,  "d r in -
surmontab le r r  (7 ) ,  dont  i l  ne  peut  démâler  la  na ture ,  Ie  sépare  de  ce t  un ivers .

( l )  E n g e l h a r t ,  p .  3 2

( 2 )  M e i n  W e g ,  p .  1 2 .

( 3 )  I b i d . ,  p .  1 8 .

( 4 )  I b i d . ,  p .  1 4 .

( 5 )  I b i d . ,  p .  1 9 .

( 6 )  E n g e l h a r t ,  p .  1 4 ,

( 7 )  M e i n  I . I e g ,  p .  1 8 .
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Par fo is ,  à  I toccas ion  des  cours  de  re l ig ion ,  une perspec t ive  fug i t i ve

stouvre sur le Nouveau TesEament,  cornrne perce une t t lueurrt  autour drune

"por te  verou i l lée"  ( l ) ,  l te rop l i ssant .  d rune cur ios i té  e t  d run  e f f ro i

inconnus.

I1  es t  d i f f i c i le  de  dé terminer  la  par t  exac te  de  1ré lément

spécif iquement jui f  dans 1'éducat ion de Wassermann. LtauËeur lui-rnêne

aff i rme dans Mein Weg que cette part  est relat ivement réduite et même

presque inex is tan te ,  que son éducat ion  ne  lu i  a  légué,  en  fa i t  de  sen-

t iment  re l ig ieux ,  qu tune c royance panthé is te  vague en  une "d iv in i té  sans

v isage,  sans  carac tère  eË sans  pro fondeur "  (2 )  ;  i l  no te  que les  Ju i fs

de Fi i r th avaient depuis longtemps oubl ié Ie ghetto: gue ses parents sref-

forçaient de ne jamais accentuer ce qui auraiÈ pu les dist inguer.  Mais

i l  convient de tenir  compÈe de la date à laquel le Wassermann écr i t  son

aut,obiographie. A ce momenË-là, vers 192C , i l  dénonce avec violence 1'an-

t i sémi t i sme,  ma is  i l  es t  souc ieux  de  mont rer  que r ien  dressent ie l  ne  d is -

t ingue un Al lemand d'or igine juive drun Al lemand de confession chrét ienne.

Son po in t  de  vue es t  a lo rs  ce lu i  d run  par t i san  réso lu  de  I tass imi la t ion  ;
sa  vo lon té  d res tomper  les  c l i vages  l tamène peut -ê t re  à  n in iu r iser  l t impor -

tance des données juives de son éducat ion qui apparaissent plus net, tement

dans drautres oeuvres, co me Ie roman autobiographique Engelhart  et  dont

par ai l leurs i l  oe fai t  jamais totalement absÈracÈion quand i l  cherche à

déf in i r  son  ident i té .  C ln  esÈ en dro i t  de  penser  que ces  données,  auss i  peu

accentuées  qu 'e l les  a ienÈ é té ,  on t  ma lgré  tou t  joué  un  rô1e dé terminant

dans 1a formation de sa personnal i té.

11  esÈ t rès  v ra isemblab le  quren dép i t  de  tous  les  n ive1 lements .

la tradi t ion juive étai t  encore trop forte et t rop vivante à Fi i rrh pour

que même les mernbres les plus émancipés de la .oror.rrr'.,rté se fussent entiè-

rement  déso l idar isés  dre l le .  La  pra t ique re l ig ieuse,  même i r régu l iè re ,  e t

l tenseignement du rabbin, même écoutê sans enthousiasme et drune orei l le

d is t ra i te ,  on t  fo rc ,ément  la issé  que lques  t races ,  à  dé fau t  d rune vér i tab le

fo i ,  ne  sera i t -ce  que ce tLe  a t t i t .ude  c ra in t i ve  e t  hês i tan te  à  1 régard  du

chr is t ian isme.

( l )  ï b i d . ,  p . 1 3 .

( 2 )  f b i d . ,  p .  1 6 .
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Dans son enfance, ! , lassermann a aussi entendu les réci ts de son grand-père

sur  les  d i f f i cu l tés  passées  e t  sans  doute  les  re laÈ ions  soc ia les  eE les

re la t ions  d ta f fa i res  de  ses  parents  on t -e1 les  que lquefo is  souf fe r t  d run

ant isénit isme qui,  st i l  étai t  peu prononcé à Fûrth, devait  malgré tout

ex is te r ,  i c i  cornme a i l leurs ,  dans  la  c lasse  moyenne.  Dans ce t te  c lasse ,

les Jui fs étaient f réqueument désignés à 1répoque conme les responsables

des mutat ions économiques qui at teignaient de plein fouet 1e pet i t  conmerce

e È  l r a r t i s a n a t  ( l ) .

Les racines du conf l i t  qui  dorninera la vie de Wassermann et qui

sera la cause essent iel le de son déchirement sonÈ décelables dès les an-

nées  de  F i i r th .  La  judé i té  que lu i  Ièguent  sa  fami l le  e t ,  son  éducar ion  esr

t rop  fa ib le  pour  qu t i l  éprouve un  vér i tab le  sent iment  d tappar tenance à  la

comnunauté  ju ive ,  ma is  par  a i l l -eurs  e l le  es t  su f f i san te  pour  qur i l  res -

senterà  I 'ex té r ieur  de  ceËte  comunauté ,  une impress ion  d i f fuse  d t insécur i -

té.  Sans en souffr i r  encore réel lemenÈ, i l  se trouve quelquefois relégué

dans une s i tua t ion  uarg ina le ,  iL  s r in te r roge sur  son ident i té  incer ta ine  e t

i l  ressent,  coûme une injust ice la réserve du monde à son égard. I1 lui  sem-

bre  que,  mys tér ieusement ,  le  monde veut  fa i re  de ' lu i  que lqu tun  qu ' i I  n ta

pas  consc ience d tê t re

A coup sûr ,  les  t ra i ts  à  ven i r  de  sa  personna l i té ,  son  ex t rême

sens ib i l i té  à  tou tes  les  fo rmes d ' in jus t i ce ,  I ' i nqu ié tude fonc iè re  qu i  mar -

que ses  re la t ions  avec  l -e  monde,  son dés i r  perpé tue l  d tê t re  admis  à  par t

en t iè re  par ' la  soc ié té  eÈ par  I 'A l lemagne,  de  nrê t re  pas  cons idéré  conuoe

"un hô te  ou  coume que lqu tun  qu ton  Ëo lère( . . . )p . r "e  quron veut  b ien  ignorer

sa  na ture  e t  ses  or ig ines"  (2> ,  son  beso in  d rabso l -u  dans  les  re la t ions  hu-

maines. et  de co"-unicat ion avec un vaste publ ic,  tous ces trai ts se trou-

vent  dé jà  chez  l ren fanÈ qu i  enErevo i t  con fusément  qu 'ê t re  Ju i f  dans  la  soc ié -

. : é  
n " i  e s t  l a  s i e n n e ,  c f e s t  ê t r e  d i f f é r e n t .

( l )  Voir  nos remarques sur la propagande du pasteur Stôcker et sur
1 'an t isémi t i sne  dans  1 'A l lenagne ' lmpér ia le ,  in f rq rp .  6O8.

( 2 )  M e i n  W e g ,  p .  1 9 .
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REVE ET IMAGINATION

En attendant les grands affrontements de 1tâge dthon'me, l renfant

réag i t  à  l rhos t i l i té  rée l le  ou  supposée du  monde en  6e  rep l ian t  sur  so i  e t

en développant exagérément une tendance innée à vivre dans un monde dtima-

g ina t ion .  So l iÈa i re  e t  se  c royant  incompr is ,  i l  "éd i f ie  un  un ivers  in té r ieur

de  nos ta lg ie  e t  d r idéa l "  ( l ) .  Dans  une fami l le  où  les  "coet r rs  sont  é t rangers

les  uns  aux  au t res"  (2 ) ,  i l  es t  souvent  en  pro ie  à  des  accès  de  Eer reur  in -

cont rô lée ,  assa i l l i  par  " la  peur  des  fan tômes,  la  peur  des  honrmes,  Ia  peur

d e s  c h o s e s  e t  l a  p e u r  d e s  r ô v e s "  ( 3 ) ,  i f  p a s s e  d e  l t e x a l t a È i o n  a u  d é s e s p o i r .

La  sens ib i l i té  e t  la  facu l ré  d ' imag ina t ion  conna issent  un  déve loppemenc ex-

cess i f  qu i  favor ise  la  na issance ex t rêmement  p récoce de  la  vocat ion  l i t té ra i -
re .  11  es t  auss i  av ide  de  lec tu re  que dêrnun i  dans  1e  cho ix  de  ses  l i v res .  La

bibl iothèque paternel le est réduite;  i1 y trouve cependant quelques volumes

de Karl  May, la Bible et surtout un Don Quichotte, compagnon préféré de ses

vei l les interd. i tes. Aucun almanach, aucun journal ne le rebutent etr imit ,ant

sans  doute  les  feu i l le ton is tes ,  i l  sa i t  dès  1râge de  hu i t  ans  inventer  des
h is to i res  auxque l l -es  i l  imag ine  une su i te  de  so i r  en  so i r .  Capt ivés  par  ses

réc i ts '  ses  f rè res  lu i  fourn issent  son premier  pub l i c .  Dé jà  le  conteur  en

pu issance sa i t .  re t .en i r  leur  a t ten t ion ,  ménager  ses  e f fe ts ,  s t imu ler  la  cur io -

s i té .  B ien tô t  les  réc i ts  o raux  ne  lu i  su f f i sen t  p lus  e t  i l  passe son temps

l ib re ,  que lquefo is  une bonne parÈ ie  des  nu i ts ,  à  écr i re  en  cachet te .

l ' la is ses dons précoces inquiètent tout autant.  ses maîcres que ses

parents  e t  l rh is to i re  de  son ado lescence se  confond avec  ce l le  d rune voca-

t ion  conËrar iée  que cherche à  é tou f fe r  un  monde s inon hos t i le  à  l ra r t ,  du

moins  sans  vér i rab le  p réoccupat ion  ar t i s t ique  ou  in te l lec tue l le .  CeÈte  voca-

t ion  l tengage dans  un  conf l i t  tou jours  p lus  exacerbé avec  sa  fa rn i l le ,  e l le

aurpl i f ie de part  et  drautre l r incompréhension. Seul le départ  de Fûrth sem-

ble pouvoir  soustraire l {assennann à ce cercle vic ieux. Par la volonté de

son père, i l  est envoyé à Vienne, chez son oncle Traub. Là-bas, i l  apprendra

un métier ;  selon la tradi t ion ancestrale, i l  deviendra contrnerçant.

( l )  Enge lha r t ,  p .  57 .

1z )  l b i d . r n .  l 06 .

(3 )  Me in  t l eg ,  p .  17 .
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Si nous essayons de nous représent.er le garçon de seize ans gui,

un  mat in  d roc tobre  1889,  d i t  ad ieu  à  son père  sur  un  qua i  de  Ia  gare  de

Fiirth et part vers lraventure ineonnue de la vie, il nous apparaît, co"*e

un être à la personnal i té incertaine eE même contradictoire gui reste

encore  à  bâ t i r .  De rée l les  poss ib i l i tés  sonÈ en lu i ,  de  pu issantes  asp i -

rat ions lui  fonÈ pressent. i r  confusément le chemin qu' i l  devra suivre. 11

sa i t  qu ton  le  voue au  corTmerce  mais  que sa  des t inée es t  a i l leurs .  De la

nouvel le étape qui co"-ence, i l  at tend tout,  car i l  renie les années de

F i i r th ,  ces  "années pén ib les  e t  sombres  du  deven i r "  ( l ) .

Pourtant sa Franconie nat,ale 1'a marqué plus profôndément et

lu i  a  donné p lus  qu ' i l  ne  c ro iË .  Les  paysages e t  les  v i l les  dans  lesque l les

i l  a grandi const i tueront plus Èard le décor de ses romans et jusque dans

son dernier l ivre i l  mettra en scène des personnages qui,  cherchant un re-

fuge cont re  l rhos t . i l i té  du  monde e t  les  assauts  de  la  v ie ,  cho is i ron t  la

Francon ie ,  " . "  pa is ib le  morceau de  te r re"  (2 ) .

Dans la maison paternel l -e,  i l  a connu le "désert  du coeur",  à

1 'éco le ,  l t incompréhens ion  e t  l t i so lement .  Pour tan t ,  duran t  ces  années,

Eout  n 'a  pas  é té  négat i f .  I1  lu i  res te  le  souven i r  lumineux  des  sé jours  à

Gunzenhausen où  i l  a  sent i  le  p remier  e f f leurenent  de  l ramour ,  avec  ses

exaltat ions romantiques et muett .es. A Fi i r th,  i l  a vécu quelgues amit iés ar-

dentes  qu i  l ron t fa i t  échapper  à  r r l rango isse  e t  au  dénuement  du  quot id ien"  (3 )

pour le faire accéder à un univers "de ferveur et de cordial i té" (3) où

sont  poss ib les la  co l labora t ion  in te l lec tue l le  e t  l tenr ich issement  réc ip roque.

Avec un de ses amis, iL a nêroe composé des pièces de théâtre "pathét iques,

exubérantes  r ( .  .  . )  p le ines  de  meur t res  e t  de  f rénés ie"  (4 )  ,  révé laÈr ices  de

la démesure de son imaginat ion. En la personne drun aut.re ami,  dtespriÈ lu-

c ide  e t  moqueur ,  i l  a  reconnu l ' l r ins tance suprême de la  c r i t ique"  (4 ) ,  le

" j , tg.  eE le giuide" capable de lui  servir  de nodèle.

( I ) Mein l,leg , p. 27 .

(2) Joseph Kerkhovens dr iÈte Existenz, p.  134. Marie Kerkhoven se ret i re
,rn terps àurant dans une petite viLle de Franconie, Diirrwangen.
Cf . Emil Anmon, llassermannund Fiirth et Hehaut Prang, Franken im Werke
wasse.r-manns, i" @ Ein Beitrag der sffirth,
r 973 .

( 3 )  M e i n  W e g ,  p .  2 8 .

( 4 )  l b i d .  ,  p .  2 9 ^
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Ces expériences signi f icat ives nous révèlent un adolescent tota-

lement désemparé, manquanË entièrement des nor:rnes et des uoyens nécessaires

pour mettre en forme les vis ions puissantes et désordonnées de son imagina-

t ion, mais comprenant que crest dans l texercice de cette i rnaginat ion que se

s i tue  le  cent re  de  grav i tê  de  sa  v ie .  Ces  expér iences  nous  révè len t  auss i

son extraordinaire besoin dtarni t ié et de chaleur humaine, son désir  de se

conf ie r ,  d tê t re  écouté  e t  gu idé .  Cres t  tou t  ce la  qu t i l  espère  t rouver  au

moment où i l  qui t te Fûrth :  une pr ise de conscience plus claire de sa voca-

t ion ,  des  contac ts  humains  p lus  cha leureux  e t  p lus  fo rmateurs .  En réa l i té ,

i 1  p a r t  v e r s  d t a u t r e s  d é c e p t i o n s .
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CHAPITRE II

IBB9-I893. LES AI'INEES DE VAGABONDAGE

A propos de lroeuvre de Wassermann, Th. Mann a écr i t  :  "On a

reproché à  ses  romans d têÈre  t rop  romanesques,  Èrop  in té ressanËs,  ma is

i l s  ava ien t  un  dro i t  o rgan ique à  ê t re  te ls  ;  leur  carac tère  re f lé ta i t

celui  de la vie de lrauteur.  La vie de tùassermann étaiÈ el leaême un

" roman de ! , lassermann"  avec  tou tes  ses  compl ica t ions  pa thé t iques . . "  ( l ) .

Si  la vie de I ' lassermann est semblable à un roman qut i l  aurai t

pu  écr i re ,  ce la  es t  par t i cu l iè rement  exac t  pour  la  pér iode qu i  s touvre

main tenant .  Les  pr iva t ions ,  la  dé t resse rnora le ,  les  aventures  chaot . iques

et les péripét ies de ces années ne nous semblent vraisemblables que par-

c e  q u f e l l e s  s o n t  v r a i e s .  L r e x i s t e n c e  d e  l r a u t e u r  e s t  a l o r s  n i s é r a b l e  e È

tou jours  malheureuse.  L r inser t ion  dans  le  uonde du  t rava i l  s râvère  to ta -

lement i ropossible. Cependant la vocat ion l i t téraire reste vivante; dans

cet  un ivers  hos t i le  e l le  représente  la  seu le  donnée pos i t i ve .

I889_189I -  APPRENTISSAGE SANS SUITE

Dans son l i v re  Le  Moloch,  pub l ié  en  1902,  Wasse:mann s res t .  dé-

peint sous les Èrai ts drÀrnold Ansorge au moment de son arr ivée à Vienne.

Cornme son personnage, sol ide campagnard mal dégrossi  eÈ ignorant tout de

la  v i l Ie ,  i l  pénèt re  avec  maladresse dans  les  sa lons  de  son onc le  Traub

chez qui i l  Èrouve une ambiance plus raff inêe que cel le qut i l  a connue

jusque 1à. Mais 1-tanalogie avec le personnage romanesque qui,  succombant

à  1 'a t t ra i t  de  la  v i l le ,  
" " . rà i t  

peu à  peu dépou i l lé  de  ses  ver tus  campa-

gnardes, starrêt,e 1à. Le roman est néanmoins révélateur du choc que pro-

du i t  chez  l rau teur  ceÈte  t ransp lan ta t ion  dans  la  cap i ta le  au t r i ch ienne.

Lroncle Traub, frère d'Eenriet te Traub-I" lassennann, est un hon'me

in te l l igen t ,  ouver t .  11  connaî t  le  monde e t  possède des  re la t ions  dans  la

société viennoise, part icul ièrement dans les cercles de la moyenne bourgeoi-

s ie  ju ive .  Sa fabr ique dréventa i l s  e t  de  pe in tu res  sur  so ie  représente  le

couronnement dtune beLle carr ière dans les affaires. Nrayant pas lui iêrne

(l)  Th. Mann, dans La longue préface quri l  a donnée au l ivrê de M. Karlweis,

o p ,  c i t . ,  p .  6 .  '
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drenfant,  ,  i l  a soutenu f inancièrement ses neveux de Fi i r th après la mort de

leur mère et i l  est animé des mei l leures inEent. ions à 1 régard du jeune Jakob

en qu i  i l  vo i t  un  poss ib le  successeur .

I la lheureusement celui-ci  ne manifeste pas le moindre intérêt pour

le corunerce et aucun des emplois qui lu i  sont successivement conf iés, co e

magasinier,  puis cor ' 'me aide-comptable, ne lui  convient.  Parni  ses coI lègues

de travai l ,  ce jeune râveur perpétuel lement distrai t  gui  confond dans les

l i v res  de  comptes  la  co lonne déb i t  e t  la  co lonne c réd i t  . "es t  e t  res te  un

ét ranger "  ( l ) .  Ce premier  sé jour  à  V ienne lu i  fa i t  raa lg ré  tou t  découvr i r  un

mi l ieu  p lus  a isé  où ,  sans  ê t re  to ta lement  a f f ranch i  des  ob l iga t ions  quot i -

d iennes ,  on  d ispose de  p lus  de  temps pour  cu l t i ver  les  re laÈ ions  soc ia les ,

pour  l i re  ou  par le r  théât re .  C 'es t  auss i  Ia  p remière  perspec t ive  sur  une

vi l le qui plus tard deviendra la sienne et qut i l  ne découvre encore que su-

per f i c ie l lement .  Le  spec tac le  de  Ia  rue ,  I 'an imat ion  sur  le  R ing ,  1 'a rch i -

tec tu re  des  pa la is  p r inc ie rs ,  que lques  rap ides  v is iÈes  de  musées e t  les  ba-

vardages du bureau où l ton coûmente les dernières nouvel les des journaux et

les derniers succès sur quelque scène de bori levard, toutes ces impressions

res ten t  f ragmenta i res ,  anecdot iques ,  ma is  l tado lescent  comprend qu ' i l  se  t rou-

ve  1à  aux  por tes  d tun  au t re  un ivers .

Cependant  le  temps de  f  ins ta l la t ion  e t  de  la  f i xa t ion  n 'es t  pas

venu pour lui .  Tout encore l toppose au monde qui l - 'environne et dans lequel

i l  re fuse  de  se  la isser  en fermer .  I1  se  cabre  cont re  la  perspecËive  d 'une

carrière de cormnerçant ou de comptabl-e obscur ; avec un, acharnement frénéti-

guê,  i l  con t inue à  écr i re ,  passant  des  nu i ts r rdevant  ses  manuscr iEsr r ,  dans

un é ta t  de  " f ièv re  e t  d r iv resse,  ne  s rappar tenant  p lus  lu i r i rêure  jusqurà  la

po in te  du  jour "  (2 ) .  Ma is  l rexa l ta t ion  de  ses  longues ve i l les  ne  lu i  d iss i -

mule pas ses insuff isances ;  i l  comprend obscurément que 'y ' t ' intensiÈê" nrest,

pas synonyme de "qual i té" (3),  que son manque de formation esË, le premier

des  obs tac les  qur i l  do i t  surmonter

Un mat in  de  mai  1890,  met , tanE pour  la  p remière  fo is  tou t  en  jeu ,

i l  qui t te Vienne en secret avec 50 f lor ins en poche et va rejoindre à l ' lunich

( l )  E n g e l h a r t ,  p .  l l 2 .

( 2 )  M e i n  W e g ,  p .  2 0 .

(3 )  Ib id  .  p  . . ,  30 .
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un aui de Gunzenhausen qui fai t  des éËudes dans cette vi l le.  Les décept ions

emères ne s 'y font pas attendre. La maigre pension mensuel le de 5O ark que

consent à lui  al louer son oncle Traub. ne le met pas à l rabr i  de la pauvre-

té. Son père, ruiné et devenu agent dtassurances à Wurtzbourg, nê le sou-

t ient plus que de ses let tres dtadmonestat ion et de remontrance. Dans le

cerc le  des  é tud ian ts  mun icho is  où  I t in t rodu i t  son  ami ,  i l  res te  un  iso lé ,

un auÈodidacte broui l lon, avide de science mais sans méthode, qui ressent

dou loureusenent  sa  cond i t ion  de  déc lassê.  De ce  mi l - ieu  qu i  ne  l radopte  pas

i l  ne  re t iendra  p lus  ta rd  que des  images négat ives ,  le  souven i r  "d té tud ian ts

qu i  noya ien t  dans  la  b iè re  tou tes  les  fo rces  du  coeur "  ( l ) .  Dans  Ie  domaine

de Ia vie sociale, son inadaptat ion staggraræeË prenci d.es formes inquiétan-

tes. 11 a un besoin intense de contact "avec 1e monde humain",  i l  cherche
.un centre de gravi té" et i l  se voi t  condaroné à "errer à tâtons dans l  res-

pace v ide  e t .  obscur "  (2 ) .  Sans  appar tenance fami l ia le ,  soe ia le ,  re l ig ieuse

ou simplement humaine - les relat ions avec son r- i  ne tardent pas à se dé-

tér iorer -r i l  êprouve le sent iment lancinant de l rabandon. Coupé de sa "com-

munauté  d 'o r ig ine"  (3 ) ,  c tes t -à -d i re  de  la  c la /se  moyenne e t  du  mi l ieu  ju i f

de Fûrth dont i1 a voulu se séparer,  i l  ne se sent pas adopté par " les gens

de son cho ix "  (3 ) ,  c res t -à -d i re  par  ce  monde in te l lec tue l  a l lemand qu ' i l

en t revo i t  lo rs  de  ce  premier  sê jour  à  Mun ich  e t  qu i ,  pense- t - i l ,  le  re je t . te .

Crest sa renconÈre avec Paul Heyse qui lu i  cause la plus amère

dés i l lus ion .  Ins ta l lé  depu is  1854 à  Mun ich ,  Pau l  Heyse fa i t  encore  à  ce t te

époque f igure de pr ince des tet tres malgré les courants nouveaux qui s 'op-

posent.  à lui .  Depuis l rArrabiata, bien des nouvel l -es ont conf irmé, en même

t.emps que son talenÈ, ses énormes succès. Pour le jeune Wassermann qui sou-

met à son approb,at ion une êpopée en vers blancs (4),  i l  représente l r ins-

tance suprême ;  sa cr i t ique sévère et son consei l -  hautain de revenir  au

métier de comptable atteignent de plein fouet et désorientent le débutant

gu i ,  après  ce  vérd ic t ,  D ta  d rau t re  ressource  que de  chercher  re fuge auprès

de sa  fami l le .

( l )  Î b i d . ,  p .

( 2 )  Î b i d . ,  p .

I b i d . ,  p .

33 .

34 ,

34 .(3 )

(4 ) Ce tex te  n fesÈ  pas  conse rvé .
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Quelques mois passés à l^Iurtzbourg portent à son paroxysme le

conf l i t  avec une marâÈre qui voi t  drun mauvais oei l  le retour du "propre-

à-rien" et avec un père qui comprend moins que jamais lracharnement mis

Par son f i ls à vouloir  son propre rnalheur.  Une nouvel le période dtappren-

t issage dans Ia -rhaison dt i ixport- i .mport  Frei tag'  de Vienne conf irme de

nanière catastrophique une incompétence f lagrante en matière de corrmerce,

ainsi  qu'une ineapacité fondamentale â établ i r  quelques l iens humains que

ce so i t .  Ma l  no té  par  ses  supér ieurs ,  en  bu t te  aux  moquer ies  des  employés ,

sub issant  tour  à  tour  leur  ja lous ie  e t  leur  mesqu iner ie  ( l ) ,  I ^ lassermann

f in i t  par  décourager  jusqu 'à  son onc le  Traub qu i ,  à  dê fau t  de  1 'employer

une deux ième fo is ,  consent  à  le  loger  e t  à  ve iL le r  sur  lu i .  Réun i  à

l r ins t iga t ion  de  ce  dern ie r ,  un  conse i l  de  fami l le  déc ide  que seu le  une

année de service ni l i ta ire pourra soumettre Ie jeune garçon à la "disci-

p l ine  s t r i c te  e t  b ien fa isante"  (2 )  qu i  lu i  esË _nécessa i re .  On i rnag ine  a isé-

ment que le remède préconisé stavérera impuissant à guérir  la maladie pro-

fonde de f  inadaptat ion.
r

189I-1892 - T]NE ANNEE A LA CASERNE

Wassermann est incorporé dans une caserne de Wurtzbourg conme

"volontaire pour l -e service df un an" (3).  Son t .empérament drart iste rêveur,

individual iste et déjà fortement malmené par Lrexistence,,  ne peut se pl ier

aux  règ les  de  la  v ie  mi l i ta i re  e t ,  dès  les  p remiers  jours ,  i l  se  s ingu la r i -

se en heurtant de fronÈ I 'autor i té.  Invi té à rédiger son curr iculum viÈae,

i l  décr i t  en quelques vers non seulement ses expériences passées, mais-

aussi ses sent iments présents et proclame sa volontê de préserver son indê-

pendance drespr i t  (4 ) .  I1  connaî t  a lo rs  les  r igueurs  de  la  caserne w i lhe l -

uinienne qu' i l  a longuement décr i te dans ses réci ts autobiographiques.

( l )  Wassennann a  décr i t  avec  beaucoup de  dé ta i l s  ce t te  pér iode de  sa  v ie ,
vo i r  par  exemple  :  Me in  Weg,  p .  36  sq .

( 2 )  E n g e l h a r t ,  p .  l 5 l .

(3 )  L 'au teur  a  bénéf ic ié  des  d ispos i t ions  d i tes  du  "é in jâhr ig - f re iw i l l i ger
Mi l i tâ rd iens t " .  Pour  bénéf ic ie r  de  ce t te  pér iode rédu i te  de  serv ice  qu i

,  donna i t  en  ou t re  la  poss ib i l i té  de  deven i r  o f f i c ie r  ou  sous-o f f i c ie r  de
réserve, i l  fa l l -ai t  être volontaire et être t i tu l-aire du diplône de sor-
t ie dtun éÈabl issement secondaire court  -ce qui écait  le cas de l . Iasser-
mann- ou du prenier cycle drun 1ycée. Le service normal étai t  de trois ans.

(4 )  Vo i r  Enge lhar t ,  p .  l i f .
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Plus encore que l técole, la caserne nous est présenÈée couone un

univers fortemenÈ hiérarchisé où chacun tremble devant son supérieur,

cornme un giganÈesque mécanisme dont les rouages br isent les volontée in-

d iv idue l les .  Le  dressage sysÈémat ique,  les  b r i rnades  inu t i les ,  les  d iscours

excessifs contre un ennemi " intér ieur eÈ extér ieur" t ,otaleroent " imaginai-

re"  ( l ) ,  les  pun i l t ions ,  tou jours  d ispropor t ionnées aux  dé1 i t6 '  e t  "ce t te

f rayeur  bes t ia le  réc ip roque"  qu i  t ien t  l ieu  de  "d isc ip l ine"  ( l ) ,  son t  au-

Èant de caractér ist iques donË on retrouve lr inventaire chez bien drautres

auteurs  de  I 'époque (2 )  ;  en  e f fe t  i l -  n res t  pas  de  tex te  sur  ce  su je t  sans

quelque f igure de feldwebel et  les descr ipt ions de Wassermann nféchappent

p a s  à  c e t t e  r è g l e .

l ' la is on trouve aussi chez lui  des trai ts et des aceents plus

personne ls  qu i  tendenÈ à  prouver  en  par t i cu l ie r  qur i l  a  souf fe r t ,  en  rn i l ieu

mi l i ta i re ,  de  sa  qua l i té  de . lu i f .  En  tou t  cas  i l  a f f i rme avec  fo rce  dans

Mein Weg qut i l  a fai t  l texpérience de la haine raciale dans Ie champ clos

de la  caserne 
.

"Jui f  et  pauvre, écr i t - i l ,  cela évei l la i t  un double népris parui i

les hormes de troupe, couure chez les off ic iers (3).

I1 est persuadé que sa naissance a ernpêché son intégrat ion,

qu te l le  a  amené ses  supér ieurs  à  méconnaî t re  sa  bonne vo lonÈé,  gu 'e l le  l ra

conda-né à être rabaissé, relégué en marge de la conununauté, rejeté mâme'

par  ses  amis .e t ,  en  un  raccourc i  sa is issant , ,  i l  dévo i le  le  v isage d t igno-

rance et de mensonge de l tant isêrni t isme :

-  "Pour la première fois,  je rencontrai  ceÈte haine sourde, obst i -

née e t  p resque muet te  qu i  s 'es t  in f i lË rée  dans  l to rgan isue du  peup le( . . . )

Cet te  ha ine  a  les  t ra i ts  de  la  supers t i t ion ,  tou t  cor t rne  de  l raveug lement ( . . . )

vo lon ta i re ,  les  t ra i ts  de  la  méchanceté ,  Ëout  co  e  du  fanaÈis roe  re l ig ieux j . . . )

i l  y  a  e n  e l l e  a v i d i t é ,  c u r i o s i t é  e t  s o i f  d e  s a n g ( . . . ) c r e s t  u n  p h ê n o m è n e

typiquement al lemand, crest une haine al lemande" (4).

( l )  l b i d . ,  p .  1 5 9 .

(2) Voir  par exemple

( 3 )  M e i n  W e g ,  p .  3 7 .

( 4 )  I b i d . ,  p .  3 9  .

H.  Mann,  Der  Unter tàn ,  d tv  p .  36  sq .
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Rarement,  nous semble-t- i l ,  le mécanisme de Lrant isénit isme a

été déuonté avec une tel le lucidi té que dans Mein Weg et son contenu pro-

fond exprimé de la sorte, en quel-quesf,grmules lapidaires . . . )  toutefois,

par souci drexact i tude biographique, i l  eonvient ic i  de poser Ia quest ion

de lrobject iv i té de Wassermann 6ur la manière donÈ i l  présente l rant iséni-

t i sme dans  les  mi l ieux  mi l i ta i res .

I l -  se trouve en effet  quf i l -  est possible de confronter deux tex-

Èes dans  lesque ls  i l  nous  res t i tue  ses  expér iences  de  la  caserne.  Dans

Mein Weg, écr i t  à trente ans de distance, i l  ret ient presque uniguement le

moti f  de 1, 'ant isénit isme. Par contre dans Engelhart  Ratgeber,  composé dès

l903-1905,  i l  n ten  par l -e  p ra t iquement  pas ,  s i  ce  n res t  au  dé tour  d rune

phrase, de manière al lusive :  "Ses camarades le trai taient avec froideurr '

d tune par t ,  i l  é ta i t  t rop  jeune pour  eux ,  d rau t . re  par t ,  i l  éve i l - la i t  leur

méf iance sans  qu t i l s  fussent  capab les  d ten  ind iquer  Ia  ra ison ,  ceÈte

v ie i l le  méf iance qurEnge lharL  ava i t  cons ta tée  s i  souvent  eË dans  de  s i

nombreux regards"( l ) .  f f  semble évidrent que lJassernann pense ic i  à l rant i -

sémi t i sme,  ma is  on  s té tonne des  te rmes vo i lés  e t  inpréc is  qu ' i I  emplo ie

pour désigner une expérience qui sera présentée plus tard corme fondamen-

tale. Par ai l leurs, on remarque que l-e roman Engel-hart  cont ient de mult i -

p les  pages où  l rau teur  nous  par le  sans  dé tours  des  vexat ions  qu ' i l  a  su-

b ies  dans  drau t res  c i rconsÈances en  ra ison de  sa  na issance ju ive .

Faut- i l  admettre quten 1921 ,  au moment.  où i l  écr i t  Meiu l , leg,

i l  recons t ru i t ,  ou .  du  moins  qu ' i l  mod i f ie  la  réa l i té  pour  les  beso ins

de sa  démonst ra t ion  ?  On.sa i t  que Th.  Mann nréÈa i t  pas  lo in  d rê t re  de  ceL

avis (2) au moment où parut Mein Weg. Pour noÈre parË, nous pensons que

les longs développements sur l rant isêmit isme dans les mi l ieux rni l i ta ires

contenus d,ans l rautobiographie de l92l  correspondent bien à quel.que réal i -

t -e même si ,  coume nous le monErons plus loin (2),  i ls sonÈ forcément en-

tachés  de  sub jec t iv i té

l l  fau t  i c i  fa i re  appe l  à  l rh is to i re  qu i  cons idère  1 'an t isémi -

t isme eourme une réal i té dans l tarmée aLlemande de lrépoque. Certesr les

ci toyens jui fs effectuaient leur service mi l i ta ire et personne ne remettai t

en  cause ce  pr inc ipe ;  en  théor ie ,  i l s  pouva ien t  accéder  à  tous  les  g rades ,

( l )  E n g e l h a r t ,  p .  1 5 8 .

(2 )  Cf  .  in f ra ,p .  2O2 sq .
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1na is  en  réa l i té  la  car r iè re  d ro f f i c ie r  leur  res ta i t  p ra t iquenent  in te r -

di te et i ls étaient v ict i rnes drun incontestsl fg ostracisme. Mêne si  dans

cett .e caserne de l{unzbourg où Wassermann a servi ,  l rant isérui f isme ntétai t

pas aussi v irulent et  avoué quri l  le prétend, i l  semble fort  inprobable

qutavec  la  sens ib i l i té  ex t rême qu i  é ta i t  la  s ienne i I  n 'a i t  eu ,  pendant

ce t te  pér iode,  aucune ra ison de  souf f r i r  de  ses  or ig ines .

En Èout cas, conftrsément ressent i  j r , rsque Ià, ce problène envahit

désormais  son ex is tence,  compl ique ses  re la t ions  avec  1e  monde e t  a l tè re

ses  ami t iés .  Dtune man ière  apparermoent  paradoxa le ,  c res t  au  Eoment  où  i l

s ra f f ranch i t  des  l iens  qu i  le  ra t tacha ienÈ au mi l ieu  is raé1 i te  de  F i i r th

que sa  na issance ju ive  cournence à  peser  sur  lu i .  Les  sourds  pressent iments

de 1 'en fance dev iennent  a lo rs ,  avec  1 téve i l  de  Ia  pensée e t  de  la  ré f lex ion ,

une souf f rance consc ien te  e t  lanc inante .  La  vague rêprobat ion  de  ses  or i -

g ines  qu ' i l  ava i t  gue lquefo is  ressent ie  lu i  semble  gagner  en  in tens i té ;  i l

croiÈ cornprendre que si  jadis el le touchait  la co unauté juive toute eo-

È ière ,  e l Ie  s 'adresse main tenant  à  sa  propre  personne,  a lo rs  pour tan t  qur i l

es t  p resqueent iè remenÈ coupé du  juda is rue .  En réa l i té ,  c res t  jus tement  parce

q u ' i l  s r e s t  t o t a l e m e n t  d é t a c h é  d u  m i l i e u  j u i f  q u r i l  e s t  p l u s  v u l n é r a b l e  e t

que ses or igines deviennent un problème personnel.  Tout se passe corune si

son  ident i té  ju ive  s ra f f i rma i t  con t re  sa  vo lon té .  Désormais  i I  se  t rouve

s e u l  f a c e  a u  m o n d e  e t  l r h o s t i l i t é  q u t i l  p e u t  r e s s e n t i r  I e  v i s e  p l u s  d i r e c -

temenË,  e I le  es t  en  que lque sor te  ampl i f iée .  La  p lus  pe t i te  Earque de  ré t i -

cence,  la  mo indre  ques t ion  sur  sa  na issance sont  de  p lus  en  p lus  perçues

cor 'me des vexat ions eÈ inÈerprétées cormte des af f ronts.

Dans ses écr i ts autobiographiques, I^ lassermann présente ses or i-

gines comme Ia cause essenÈiel le de la disharmonie fondaurentale qui marquait

ses relat ions avec le monde au monent où i l  a dû affronter seul l rexisteu-

ce .  On ne  saura i t  n ie r  la  réa l i té  de  sa  souf f rance qu i  res te  une i l lus t ra -

t ion  dou loureuse des  d i f f i cu l tés  rencont . rées  par  beaucoup pour  assumer  un

dest in  ju i f  dans  l tA l lemagne de  1 tépoque.  Ma is  par  a i l leurs  sa  na issance

ne su f f  i t  pas  à  éc la i re r  à  e I le  seu le . .  tou te  l -a  d isharmon ie  p récoce e t

profonde de son tempérament.  Parmi toutes les raisons possibles de son ina-

dapta t ion  e t  de  ses  d i f f i cu l tés ,  sa  na issance es t  la  ra ison  qu t i l  a  p r iv i -

Lêg lêe ,  c res t  Ie  pô le  au tour  dugue l  se  sont  c r i s ta l l i sées  tou tes  ses  décep-

t ions, touËes ses incert i tudes et toute son emerturne. Mai 's aa personnal i té

est en fai t  plus complexe.
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Le jeune hornme qui en 1892 quit te la caserne de l , I i r t tzbourg a

sans doute quelques très bonnes raisons de sr interroger sur sa dest inée

de Juif  al lemand, rnâis i l  esÈ aussi préoecupé par draut,res problèmes ;

i l  s ' in te r roge sur  f  impêr ieuse vocat ion  qu i  l thab i te  e t  qu i  iherche à

s t imposer  dans  un  monde hos t i le .  Le  sé jour  à  Nuremberg  qu i  fa i t  su i te

au service roi l i ta ire nous montre un jeune écr ivain exalté et famé1ique,

une sorte de poète maudit  qui  cherche à prendre pied dans le monde des

lettres avec tout ee que cela comporte de di f f icul tês quand on est pauvre,

sans  expér ience,  to ta lement  l i v ré  à  so i - roêne.  Le  sent iment  d 'é lec t ion  de

l ra rE is te  es t  durement  conf ron té  aux  réa l i tés  d 'une ex is tenâe préca i re .

1892_1893 _ LES DEUX A}1IS DE NUREMBERG

PourtanË ce séjour coutrnence sous le signe dtune plus grande sEa-

b i l i t6 .  Grâce à  la  compagn ie  d 'assurances  dans  laque l le  t rava i l le  son père ,

Wassermann obt ient un modeste emploi  de secrét 'aire dans une agence de Nu-

remberg  ;  sa  subs is tance semble  a ins i  à  peu près  assurée,  ma is  Erès  v i te

I t insa t , i s fac t ion  s r ins taure  de  nouveau e t  Ia  s i tua t ion  matér ie l le  se  dé-

grade,  cornme au temps de  l rapprent issage à  V ienne.  L t imposs ib i l i té  de  se

f ixer  dans  une pro fess ion  au t re  que 1a  pro fess ion  d técr iva in  dev ien t  de

p lus  en  p lus  man i fes te .

A  l t incer t i tude  e t  aux  décept ions  des  années passées  s ra jou te

main tenant  un  é Ian  de  révo l - te  eÈ de  bravade à  l régard  de  1a  soc ié tê .  Re-

cherchant passionnément un contacÈ humain, ltrassermann aboutit dans un mi-

l ieu diamétralement opposé à celui  dans lequel i l  t ravai l le et,  à ceÈte

fani l le de pet i ts bourgeois qui lu i  loue une chambre dans une maison du

Jakobsp la tz .  Pendant  des  mois ,  i l  v i t  en  compagn ie  de  jeunes  in te l lec tue ls

à  l a  d é r i v e ,  d t a r t i s t e s  r a E é s  e t  d r é t u d i a n t s  r é d u i t s  à  1 r é t a t  d r é p a v e s .

Dans ce  "c loaque de  l respr i t "  ( l ) ,  i l  par tage la  révo l te  confuse,  le  n ih i -

l isne et,  les rêves f iêvreux de ses compagnons dr inforÈune qui se déf inissent

conme "Ies fossoyeurs des idéaux" (2) et  dont le coroportenent traduit  l r in-

qu ié tude e t  le  désar ro i  d tune f rac t ion  de  la  jeunesse au  tournant  du  s ièc le .

Au cours dtextravagantes expédit ions nocturneg i l  découvre les l ieux les

( l )  Me in  l ^ leg ,  pu  lOO,

( 2 )  E n g e l h a r t ,  p .  1 7 8 .
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plus tênébreux de la vi l le,  i l  f réquente les cabarets douteux, v i t  au

conÈact de la bohène et mêrne de la pègre. Bien des personnages et bien

des épisodes de ses l ivres que I ton considère corme les plus romanesques

et les plus invraisernblables ne représentenE en fai t  qurune transcr ipt ion

directe de la rêal i té.  Ainsi  les cabareËs qura connus Wassermann rêappa-

raissent dans Engelhart ,  puis dans le Boi ihorme aux Oies sous les appel la-

t ions  évocat r i ces  de  Pet i t  Parad is  e t  de  Va l lée  de  Larmes ( l ) .  De mêrne,  i l

ne  fau t  pas  a l le r  chercher  a i lLeurs  le  modè le  de  ce t te  danseuse qu i ,  sous

les noms dtAmôna Siebert  et  drAnna Siebert ,  apparaît ,  dans plusieurs romans (2)

11 est sûr gue pendant le sêjour à Nuremberg st.aicumulent,  une

mul t i tude  d ' impress ions  e t  de  no ta t ions  qu i  cons t i tueron t  p lus  ta rd  le

matér iau rêvé du romancier quand i I  décr ira,  avec une complaisance qui fai t

quelquefois penser à Eugène Sue, le monde nocturne et ambigu de la grande

vi l le.  Pour reprendre l rexpression de Th. Mann, i l  v i t  lu i-même à cett ,e

épogue un "roman de l.lassermannt' , i l découvre les modèles vivants de quel-

ques unes des f igures dfor iginaux qui peuplent ses l ivres et la Èrame de

quelques intr igues sensat ionnel les .

Cependant les mois à Nuremberg nourr issent aussi  drune autre

manière les romans à venir  ;  des thèmes essenÈiels stélaborent au coeur

des  expér iences  quot id iennes .  La  cohab iÈat ion  fo rcée avec  la  pe t iÈe  bour -

geoisie déternine une opposit ion farouche au monde bourgeois qui plus

tard se retrouvera dans lroeuvre romanesque. GaspardHauser et Le Bonhorme

aux Oies cont iennent en effet  une cr iÈique acerbe de la classe moyenne et

de son horizon l imité.  En même t,emps I ' image de Nuremberg se précise ;

e l le  fourn i ra  par  la  su i te  la  to i le  de  fond drun  bon nombre  droeuvres .  Ce

"monument du l ' loyen Age qui repose coutrne par l fef fet  drun sort i lège au mi-

l ieu  de  la  fu r ieuse ag i ta t ion  d 'une indus t r ie  qu i  s 'a rnp l i f ie  de  jour  en

jour "  (3 ) ,  dev ien t  le  synbo le  de  la  jux tapos i t ion  du  présent  e t  du  passé

al lemands, de la civ i l isat ion germanique. La "dél icatesse des formes an-

ciennes et le souff le de l rhistoire" comnuniquent.  à l rauÈeur le "respect

( l )

( 2 )

Î b i d . ,  p .  l 1 7 -

Engelhart  et

Me in  Weg,  p .

Das Gânsemânnchen.

(3 ) 40 .
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de la tradi t ion" (  I  )  ,  i ls exercenÈ sur lui  une act ion bienfaisante et,

af f inent son sens art ist ique. En roême temps les transfornat ions éco-

nomiques et Ia modernisat ion de la vi l le font naître le désir  de décri-

re le monde nouveau, l rAl lenagne en train de se faire,  sa société moderne.

A ins i  se  fo rme 1récr iva in .

CresE en e f fe t .  de  ce t te  époque que da ten t  les  vér i tab les  dêbuts

de Wassennann. Dans ce domaine, i l  doi t  beaucoup au sout. ien drun ani qui

I 'a r rache à  l r in f luence des t ruc t r i ce  de  ses  premières  f réquentaE ions .  Avec

Jus tus  Sch i ldknecht  (2 ) ,  i l  v i t  une  amiË ié  a rdente ,  exc lus ive ,  à  la  mesure

de son besoin extrême de contact,  humain. Cet. te anit ié a non seuleroent Ie

mér i te  de  le  t i re r  de  son iso lement  ma is  auss i  ce lu i  de  fo r t i f ie r  sa  vo-

ca t ion  l i t té ra i re .  Au cours  d r in te rminab les  d iscuss ions  pass ionnées,  les

deux amis communient dans leur goût corunun pour l,a réflexion intellectuel-

le  e t  1a  l i t té ra tu re ,  te ls  "deux  a f famés qu i  uangent  au  même p laE"  (3 ) .

Sous le pseudonlme de Jan Vasmann, hlassermann êcr i t  alors une

rnu l t i tude  de  pe t i t s  réc i ts ,  que lques  nouve l .Les .e t  s tes ,sa ie  au  théât re  avec

deux comédies, I , Iein,  I^ leib und Gesang, et Der sûFeund der bi t t re Narr,  oeu-

vres qui seront.  rapidement oubl iées. Pour la prernière fois,  i l  prend con-

tac t  avec  des  éd i teurs  e t  des  d i rec teurs  de  théât res  suscept ib les  de  jouer

ses  p ièces .  Les  négoc iaÈ ions  qu ' i I  mène lu i -même sont  d i f f i c i les  e t  dé-

cevantes .  N i  le  Less ing theater ,  n i  la  ma ison F ischer ,  dont  i l  sera  p lus

ta rd  un  des  au teurs  à  succès ,  ne  re t iennent  ses  manuscr i ts .  Ma is  i l  ne  se

la isse  pas  rebuÈer  par  ces  échecs  e t  sa  cor respondance dra lo rs  nous  mont re

un jeune auteur soucieux de sauvegarder coûte que coûte la possibl i té

drécr i re ,  au  beso in  en  compromet t .anÈ les  bases  rna tér ie l les  de  son ex is tence.

Le 24rî?Is 97, i I  écr i t  à son ani désormais instal lé à Zurich :
t tJe veux me ret i rer quelques semaines en Suisse franconienne pour écr ire

là -bas  mes nouve l les ,  au  fond de  ma re t ra i te  ;  i c i ,  i I  ru tes t  imposs ib le

drécr i re  la  mo indre  l igne  va lab le"  (4 )  ;  un  an  p lus  ta rd ,  1 - " .12  mars  1894,

a lo rs  que ses  cond i t ions  drex is tence '  se  sont  cons idérab lement  dégradées,  la

( l )  M e i n  l . l e g ,  p .  4 0 ,

(2) Crest sous ce nom qurest désigné l tami de l lasseruann dans Eog"fh"t t .

(3 )  Enge lhar t ,  p .  2O4.

( 4 )  C i t é  p a r  M .  K a r l w e i s ,  o p .  c i t . ,  p .  2 6 .
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l i t té ra tu re  représente  le  seu l  po in t  f i xe  de  sa  v ie  :  "Pour  mo i ,  la  s i tua-

t ion  esÈ tou jours  assez  p i toyab le (  . .  .  ) ,  mon t rava i l  avance e t  j ' en  a t tends

b e a u c o u p "  ( l ) .

Pour tan t ,  ce  t rava i l  pass ionné,  dé jà  f ruc tueux  mais  encore

brou i l lon ,  ne  peut  lu i  fa i re  oub l ie r  la  dé t resse e t  la  misère  dans  laque l le

le  p réc ip i te  une nouve l le  fo is  Ia  per te  de  son emplo i .  De nouveau so l l i c i té ,

I 'onc lê  Traub n taccorde p lus  gue de  maigres  sout iens  f inanc ie rs  e t  de  Mun ich ,

où  i1  rés ide  désormais ,  Ado l f  Wassermann su i t  avec  réprobat ion  ce t te  ex is -

tence énignat ique qui à ses yeux ressemble fort  à une déchéance.

Le besoin de quit ter Nuremberg, de tenter une foïs encore sa chan-

ce ai l leurs conduit  Wassermann à Munich où i l  dépense rapidement la part

d 'hér i tage de  sa  mère  qu ' i l  a  recue i l l i e  à  sa  rna jo r i té .  Après  que lques  se-

maines  d 'euphor ie ,  i l  es t  re je té  sur  les  chemins  de  l ravencure .

LE VAGABOND DE LA FORET-NOJRE

Lrannêe 1894 représente  la  pér iode la  p lus  chaot ique de  son ex is -

tence.  R ien  ne  lu i  es t  a lo rs  épargné,  n i  le  dénuement  le  p lus  to ta l ,  n i  les

privat ions, ni  la sol i tude. CeÈte année décuple en lui  le sent irnent de ban-

nissement et de rnalédict ion, el le permet de comprendre ce besoin qui ne sera

jamais totalement assouvi plus tard d'êt .re reconnu et adopté. Si  Wassermann

a si  passionnément recherché Ie conËact avec lrAl lenagne et le publ ic en gé-

n é r a l ,  s ' i l  n t a  j a m a i s  p u  d i s s o c i e r  l e  m é t i e r  d r é c r i v a i n  d e  l a  n é c e s s i t é

d ta t te indre  un  nombre  Lou jours  p lus  g rand de  lec teurs ,  de  susc i te r  en  eux

une résonance ,  ce la  t ien t  p robab lement  en  grande par t ie  à  1 'é ta t  d tabandon

et  d resseu lement  dans  leque l  i l  a  passé son en fance,  pu is  sa  jeuuesse.  La

tona l i té  par t i cu l iè re  de  son oeuvre ,  tour  à  tour  mora l i sa t r i ce  e t  ensorce-

lan te ,  cherchant  à  se  conc i l ie r  les  lec teurs  par  tous  les  moyens,  pour ra iE

provenir  en quelgue sorEe du désir  inconscient de coupenser une troP longue

s o l i t u d e .

Décidénent voué au travai l  dans les compagnies dtassurances,

Wassermann occupe drabord un emploi  dans une agence de Fribourg qui ne le

cède en r ien en monotonie à cel le de Nuremberg. Au bout de quelque temPs

( l )  Î b i d . ,  p .  5 4 .
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i l  es t  renvoyé sous  le  p ré tex te  de  que lque peccad i l le ,  ma is  en  réa l i té ,

aff i rme-t- i1,  parce que son employeur découvre sa naissance juive. 11 se

sent  a lo rs  vér i tab lement  " je té  à  la  rue ,  anéant i  . . . ,  marqué du  sceau de

C a i n "  ( l )  e t  r é d u i t  à  l r é t a t  d e  v a g a b o n d .

Pendant.  plusieurs semaines, i l  erre en Forêt-Noire, couchant à

la  be l le  é to i le  ou  dans  que lque cabane de  bûcherons ,  racontanL des  h is -

to i res  aux  en fan ts  qu ' i l  rencont re ,sur  sa  rou te  dans  la  rég ion  du  T i t i see

et  qu i ,  en  re tour ,  lu i  p rocurent  par fo is  du  pa in  e t  du  ra i t .  Au  coeur ,  i l

Por te  1e  sent iment  amer  de  la  déchéance e t  de  sa  s i tua t ion  de  réprouvé

s o c i a l ,  " 1 "  s e n t i m e n t  h o n t e u x  d e  1 a  p a u v r e t é ' r  ( 2 ) .  u n  j o u r r ' l o n g e a n t .  r a

gr i l le  d 'un  ja rd in ,  i I  aperço i t  un  en fan t  qu i  l i t rpa is ib lement  ass is  sur

un  banc  de  p ie r re ;  a lo rs  i l  maud i t  sa  des t inée qu i  le  eondamne "à  ê t re

tou jours  à  l tex té r ieur ,  devanL le  mur ,  ou  p lu tô t  devant  1a  gr i l le  qu i  o f f re

tou t  au  regard  e t  re fuse  t .ou t  à  Ia  ma in"  (2 ) .  r l  s rappara î t  à  lu i -mêrne

comme un proscr i t .

Le seul refuge semble être la Suisse où habite son ami Schi ld-

knecht .Après  avo i r  vendu sa  mont re  e t  ses  dern ie rs  l i v res ,  i l  gagne Bâ le ,

pu is  Zur ich  au  te rme drun  voyage rocambolesque.  Ma is  à  Zur ich  1 'amic ié  ne

rés is te  pas  à  1 fépreuve de  Ia  misère .  To ta lement  coupés des  réa l i tés  so-

c ia les ,  les  deux  amis  v iven t  d 'expéd ien ts  e t  de  c réd i t ,  t rompanÈ leur  fa in

en dormant le jour,  mais i ls ne parviennent pas à sauvegarder 1'harmonie

anc ienne.  I l s  s topposent .  désormais  dans  dr in te rminab les  d iscuss ions  où

I^ lassermann révè Ie  un  jour  qu ' i l  es t  né  Ju i f ,  ce  qu ' i r  a  caché jusque là .

Alors, af f i rme-t- i l  dans } lein Weg, un "abîme stouvri t  subitement entre

eux" (3).  Le moment,  de la séparat ion est venu ;  ctest un nouveau déparË

pour Lindau, puis pour Munich avec la seule cert i tude déchirant" qrr"  "1 'a-

ni t ié nrest qutun combat,  coutrne tout ce qui se passe entre les horrr ,nes",

que t ' seu les  les  b lessures  qure l le  nous  la isse .  nou6 pennet ten t  de  recon-

naî t re  ce  qure l le  es t .vér i tab le rnent / /  (4 )  .

(  I  )  c i r .  1 ,1 .  Kar lwe is  ,  op  .  c i r .  r  p .  57  .

( 2 )  E n g e l h a r t ,  p .  2 2 5 .

( 3 )  M e i n  W e g ,  p .  4 5 .

( 4 )  E n g e l h a r t ,  p .  2 3 2 .
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Comre on  le  vo i t ,  ce t te  pér iode es t  assombr ie  e l le  auss i  par

l texpér ience de  l ran t isémi t i sme e t  par  une in te r rogat ion  dou loureuse sur

ce t te  ques t ion .  Ic i  encore .  nous  d isposons de  p lus ieurs  tex tes  au tob io -

graph iques  re la tan t  1 'ép isode ind igne de  Fr ibourg .  A  la  lumière  de  ces

tex tes  mis  en  para l lè le ,  i l  es t  poss ib le  de  se  fa i re  une idée préc ise  de

l r h o s t i l i t é  d o n t  W a s s e r m a n n  a  é t é  v i c t i m e  ( l ) .  M a n i f e s t e m e n t ,  i l  a  b i e n

été confronté à ce moment- là à la ténébreuse rêal i t 'e de 1'ant isénit isme

€t ,  comne l ta t tes ten t  les  tex tes  les  p lus  anc iens ,  i l  ne  saura i t  ê t re  ques-

t ion  dans  ce  cas  d 'une recons t ruc t ion  a  pos ter io r i .  L temployeur  de  Fr ibourg

semble  avo i r  é té  par t i cu l iè rement  od ieux  avec  ses  " ins inuat ions  de  touÈe

sorEet t i  ses  t t in ju res  man i fes tes  "  (2 )  e t  sa  bonne consc ience per f ide  :

"Nature l lement ,  je  r ra i  abso lument  r ien  à  ob jec ter  au  fa iÈ  que

vous soyeË Ju i f ( . . . ) ,  i l  fau t  espérer  que vous  représentez  l texcept ion  loua-

b l e ,  n t e n  p a r l o n s  p l u s "  ( 3 ) .

In ,s ld ieux  eÈ c rue ls  p ropos  pour  qu i  es t  dé jà  s i  ma l  ins ta l lé  dans

la  v id .  Le  renvo i  de  Fr ibourg  produ i t  1 'e f fe t  d run  anathème,  i l  a l imente

1e douter  augmente  l t insécur i té  in té r ieure ,  la  d i f f i cu l té  à  se  conf ie r  e t

à  communiquer ,  i l  f i xe  sur  un  pô le  un ique tou te  la  capac i té  de  ré f lex ion  e t

de souffrance, tout corune i l  i r^rpose dans les semaines qui suivent cet uni-

que su je t  de  conversa t ion  avec  l tami  re t rouvé à  Zur ich .

Au cours  de  longs  en t re t iens  noc turnes  commencent  à  se  c la r i f ie r

cer ta ins  sent iments  e t  cer ta ines  idées  qu i  cons t i tueron t  par  1a  su i te  l res -

sent ie l  de  la  pensée de  t r^ lassermann.  Pour  la  p remière  fo is ,  i l -p roc lame le

dro i t  à  l rappar tenance indéfec t ib le  à  la  communauté  a l lemande e t  à  une cer -

ta ine  fo rme,  d 'a i l leurs  Èrès  a t ténuée,  de  spéc i f i c i té  ju ive .  Les  d isÈ inc t ions

ent re  Ju i fs  e t  A l lemands se  t rouvent  ré léguées dans  le  passé ;  ê t re  Ju i f  ne

s i g n i f i e  p a s  p l u s  q u t ê È r e  c h r é t i e n ,  c f e s t  d i r e  q u e  c e l a  n e  c o n s t i t u e

Pas une rée l le  d i f fé rence dans  ce  s ièc le  où  les  re l ig ions  on t  perdu  beau-

coup de leur importance :

( l )  Vo i r  les  tex tes  su ivants  :  une le t t re
1 8 9 4  c i t é e  p a r  M .  K a r l w e i s ,  o p .  c i r . ,
p .  217-220 e t  Me in  t leg ,  p .  43-44 .

( 2 )  C i t .  M .  K a r l w e i s ,  o p .  c i t . ,  p .  5 7 ,

( 3 )  E n g e l h a r t ,  p .  I  1 8 .

Wassermann en date du 2 juin
5 7  s q . ,  a i n s i  q u e  E n g e l h a r t ,

d e

P .
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"Je  su is  Ju i f ,  ma is  je  ne  Ie  sù is  pas  p lus  que vous  ê tee  chré-

t ien"  ( l ) ,  c res t  pourquo i  Wassermann 6e sent  "membre  de  Ia  na t ion ,  d ie -

posant de la rnême place en tant qu'ho"-e, des mâmes droi ts en tant que

c i toyen"  (2 ) .  A ins i  s tengage sa  ré f lex ion ,  dans  la  c la r tê  e t  la  dé ter ro i -

nat ion, sans ambiguïté ni  arr ière-pensée; tnais i1 devra compter avec tous

ceux  qu i ,  n 'éprouvant  pour  les  Ju i fs  qu 'un  "amour  de  ra ison"  (3 ) r  1u i  ré -

torqueront cornme Schildknecht :

"Sans  doute  êEes-vous  1 ibéré  du  iudaïsme,  ma is  Ie  Ju i f  qu i  es t

en  vous  vous  donnera  encore  b ien  du  mal "  (4 ) .

11 devra compter non seulement avec sa propre p.tror,rr" ,  mais aus-

si  avec f  image que les autres auront de lui .

( l )  I b i d . ,  p .  2 3 t .

(2 )  Me in  I ^ leg ,  p .  45 ,

( 3 )  E n g e l h a r t ,  p .  2 3 1 ,

( 4 )  Î b i d . ,  p .  2 3 2 .
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CHAPITRE III

I894-1898. I'II]NICH. TIN DEBUTANT DES LETTRES. DEs REC0NTRES DEcIsIvEs

Les quatre années que I . Iassentrann va passer à Munich décideront de

tou te  son ex is tence.  C 'es t  1à  qur i l  p rendra  vér i tab lement  p ied  dans  le  mon-

de de  la  v ie  l i t té ra i re .  Pour tan t  ces  années coûmencent  sous  le  s igne drun
dénuement  to ta l  e t  d rune so l i tude p i re  encore  que ce l le  qu ' i l  a  connue jus-

que 1à

Toutes  les  re la t ions  fami l ia les  semblen t  dé f in i t i vement  compromi -

ses .  Wassermann se  ré fug ie  d rabord  chez  son père  qu i  es t  désormais  agent

d'assurances à Munich ;  mais r ien ne peut.  tempérer I tancienne incompréhen-

s ion  qu i  dégénère  en  a f f ron tements  d 'une v io lence ex t rôme ( l )  e t  about i t  f i -

na lement  à  une sépara t . ion  dé f in i t i ve .  Le  père  e t  ce  f i l s  " to ta lement  ra té"  (2 )

vivronÈ plusieurs années dans Ia môrne vi l le sans jamais se rencontrer,  tor-

turés tous deux par la conscience amère de ceË. échec fondare.r tal ,  mais inca-

pables pour I  I  instant de t . rouver Ie chemin qui les ramèneraiE 1 run vers
l r a u t r e  ( 3 )  .

L fau teur  se  t rouve a lo rs  de  nouveau dans  une s i tua t ion  préca i re  i
i l  v i t  d robscurs  t ravaux  de  secré tar ia t ,  de  que lques  p fenn igsgagnés au  jeu

ou de la maigle pi tance déposée devant sa porte par quelque logeuse compa-

t i ssanEe.  La  conséquence iméd ia te  de  ces  pr iva t ions  qu i  fon t  su i te  à  b ien

df  au t res  es t  une a l té ra t ion  pro fonde de  la  personna l i , t -e .  La  santé  se  dê Ia-
bre  sous  l re f fe t  d run  mode de v ie  en t iè rement  dérég lé ,  des  ve i l les  excess i -

ves et d 'un jeûne forcé. Plus tard, Wassermann devra compter avec la maladie

qu i ,  à  par t i r  de  45  ans ,  sera  une des  données de  son ex is tence e t  appara îÈra

comme une séque l le  des  pr iva t ions  de  la  jeunesse.

( l )  I . Iassermann a décri t  dans Engelhart  et  dans Mein l^ leg la violence qui à
cette époque a marqué sel- îetât iË.ts avec so" par" . t  sa uarâtre.

( 2 )  M e i n  W e g ,  p .  6 1 .

(3 )  P lus  ta rd  Wassermann se  reconc i l ie ra  avec  son père  (c f .  in f ra ,p .77  ) ,
rnais i l  ntoubl iera jamais ce conf l i t  fondamental .  Son oeuvre en portera
le témoignage.
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L'absence totale de relat ions accenÈue le repl iement 6ur un monde

inaginaire. Un état de somnambul isme, de rêve perpétuel sf instaure, marqué

souvent par des hal lucinat ions, 1-a perte totale du sens du réel et  Ia mala-

d ie  de  Ia  persécut ion .  La  tendance au  pess imisme e t  à  l rhypoc-ondr ie  s fa f -

f i rme dangereusement.  Plus douloureusement que j .amais Wasseruann ressent sa

.si tuat ion de réprouvé. 11 écr ira dans Mein Weg des phrases poignantes à ce

s u j e t  :
t tDu point de vue social  ,  je ne pouvais me ressent ir  que coïïme un

p r o s c r i t ,  e t  c ' e s t .  b i e n  c e  q u e  j ' é t a i s ,  p u i s q u e  j e  v i v a i s  a i n s i "  ( l ) .

"En marge de  la 'soc ié té ,  au  bord .  même de I tab îme,  cJesE à  e l le

qura l la i t  ma nos ta lg ie ;  l -e  dés i r  d 'ê t . re  accepté  eË reconnu par  e l le ,  conTme

un éga l  parmi  ses  pa i rs ,  domina i t  tous  les  au t res"  (2 ) .

Une fo is  de  p lus ,  dans  la  dé t resse matér ie l le ,  le  désar ro i  mora l

eÈ le  chaos  psycho log iquer  la  c réa t ion  l i t té ra i re  représente  le  seu l  aspec t

pos i t i f  de  ce t te  ex is tence désespérée.  Cer tes ,  les  éd i teurs  re fusent .  encore

ces réci ts chargés dtune Lourde matière autobiographique, ténébreux et sou-

vent excessifs,  h. t i  témoignent drune imaginat ion mal- dominée. Les manuscri ts

reviennent avec des remarques qui semblent sans appel :  t 'Nous ne pouvons vous

cacher que votre style ne trouvera jarnais de résonance auprès du grand pu-

b 1 i c "  ( 3 ) .

Cependant  r ien  ne  peut  décourager  ce  débutan t  des  le t t res  e t .  dans

la  uansarde d tune méd iocre  pens ion  i I  no i rc i t  page apràs  page.  I I  v i t  des

heures  d 'exa l ta t ion  qu i  témoignent  de  la  pennanence d tun  f lo t  pu issant  de  v ie

in té r ieure .  Au pr in temps de  1 'année 1895,  i l  a  dé jà  écr i t ,  ouÈre  des  poèmes,

un nombre considérable de réci ts dont beaucoup sont perdus aujourdthui.  Ceux

qui nous sont parvenus, corTïme la nouvel le Mère, dors-tu ? (4) et  le court .

roman Melus ine  (5 )  p résenten t :p lus  qu 'un  in té rê t  anecdot ique ;  on  y  vo i t  se

dess iner  tous  l -es  l inéaments  de  l toeuvre  à  ven i r .  Dans les  deux  cas ,  la  p ré-

pondérance de  1ré lément  b iograph ique es t  carac tér is t ique .  L rana lyse  psycho lo-

( r )

(2)

(3 )

(4 )

M e i n  W e g ,  p .  6 4 ,

Î b i d . ,  p .  6 5 .

cir. I ,1.

Schlâfs t

K a r l w e i s ,  o p .  c i t .  ,

du Mutter!rnouvel le

P .  6 7 .

publ iée plus t ,ard dans le Simpl ic issimus.

(5) Publ ié en 1896 chez Albert  Langen.



- 44 -

gique eË la peinture du mi l ieu dans lequel se déroule l ract ion du rouan rê-

vèlent,  en même tenps qurun lecteur assidu de Balzac et de Dostoievski ,  un

éerivain très habi le à nanier les techniques du réci t  mais dont la vir tuo-

si té paraît  aéjà excessive. En outre, l {elusine représenÈe un docuuenÈ sur ce

qurétai t .  Wassermann à 2l  ans, non seulement en tant qutécr ivain, mais aussi

en tant qutho"*e. L 'étudiant Vidl  Falk,  héros du roman, est porÈeur des an-

go isses  e t  des  asp i ra t ions  de ' l rau teur  lu i r rêne,  de  ses  rêves  de  garçon pau-

vre manquant de formation, de son sent iment drabandon et de son besoin insa-

t iab le  de  contac t  humain .

La  prern iè re  occas ion  dréchapper  à  sa  so l i tude es t  donnée à  l , Iasser -

mann par la rencontre qui fai t  date dans son existence avec Ernst von Wol-

zoger r .  CresÈ dans  le  s i l lage  de  ce t  au teur  au jourd thu i  oub l ié ,  g râce  à  ses

re la t ions  e t  à  ses  conse i ls ,  guê vont  s touvr i r  les  p ren iè res  por tes  du  monde

d e s  l e t t r e s .

RENCONTRE AVEC ERNST VON I,JOLZOGEN

Vers 1895, Ernst von Wolzogen étai t  un personnage marquant dans Ia

vie l i t téraire de Munich. Auteur à succès très fécond mais peu scrupuleux en

mat iè re  de  fo rme,  i l  s té ta i t  aÈtaché un  vas te  pub l i c  par  ses  comédies  e t .  ses

romans aux  in t r igues  capt ivan tes ,  écr i t s  dans  un  s ty le  a le r te  e t  p le ins  d rhu-

mour qui mettaient en scène des personnages issus des couches sociales les

p l u s  d i v e r s e s ,  d e p u i s  I a  b o h è m e  j u s q u ' à  l a  n o b l e s s e  ( l ) .

Au débuE de 1895, ayant congu le projeË dtun nouveau roman, Ecce

Homo, i l  recherche par annonce un secrétaire ;  crest Wassermann qui se pré-

sente. Corune l . lo lzogen lra conf ié lui-rnêrne quelques mois plus tard au cours

d 'un  d îner  dans  la  ma ison du  pro fesseur .A l f red  Pr ingshe im,  "ce  tou t  jeune

horrne or iginaire de Fûrth, qui  a manifestement de grandes di f f iculÈés",  lu i

( l )  Le  t i t re  de  que lques  unes  des  oeuvres  de  I ' l o lzogen es t
man ière  e t  de  ses  thèmes :  Lumpenges inde l  (1892) ,  D ig

dépeint le cercle

révé la teur  de  sa
Kinder Cer Exzel-
Der  Kra f tuayr  (1897)

gner . zoger. est connu co e le fon-
dateur du cabaret l i t t ,éraire en Al lemagne. Iui tant A. BruanË et le Chat

Noir,  i l  créa le cabaret Ûtgttret t l  à Berl in en lgol  .  Lancée par t lo lâ-
gen,- la mode du cabaret se- iElanElFensuite à Ber1in et surtout à Munich,

prr 
"*"rple 

avec le groupe Die el f  Scharfr ichter dont faisai t  part ie

F. l . Iedekind.
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a fai t  touE drabord une bien pi teuse impression. Pendant des semaines, ce

t 'pauvre garçont '  a consciencieusement exécuté des travaux de copie sous sa

d ic tée ,  jusqu 'au  jour  où ,  avouant  Qur i l  é ta i t  lu i rêne écr iva in ,  i l  l u i  a

montré Ie manuscri t  de Melusine. EE l{olzogen de conclure :  "Ctétai t  l "a

vo ix  d 'un  vér i tab le  écr iva in  qu i  s 'expr ima i t  1à .  Je  me senÈis  honEeux( . . . )

Retenez son nom : Jakob llassermann ! I1 deviendra célèbre et quand il le

sera ,  souvenez-vous  que je  vous  l ta i  d i t  au jourdrhu i "  ( l ) .

Outre ces souvenirs rapportés par Korf iz Holm, nous possédons un

auËre réci t  de la rencontre entre ! ' lassemrann eÈ Wolzogen, écr, i t  par Wolzogen

lu i -même (2) .  Cres t  une page qu i  roér i te  une lecÈure  a t ten t ive  dans  la  mesure

où e l le  nous  res t i tue  non seu lement  I t image de  Wassermann te l  qu t i l -  appara is -

sai t  à un de seË contemporains, mais aussi  certaines réact, ions qui ont pu

êt re  ce l les  du  mi l ieu  dans  leque l  i I  chercha i t  sa  p lace .  Wolzogen re t ien t

ÈouÈ d tabord  l raspec t  misérab le  e t  p resque rebutan t  de  son secré ta i re  qu i

é t a i t " à  d e u x  d o i g t s  d e  u o u r i r  d e  f a i m " e t  " s u s c i t a  s a  p i t i é " .  P u i s ,  d a n s  d e s

propos  qu i  ne  l rhonorent  guère ,  mâme s t i l s  on t  le  nér i t ,e  d ,e  laT f ranch ise ,

i l  rappel le la réserve Èrès nettement marquée drant isémit isne qui fut  la

sienne face "à ce peËit, J-uif aux grandsyeux en amande " :

"Cré ta i t  un  monde en t iè rement .  nouveau qu i  s touvra i t  pour  mo i ,  le

monde du Juif  pauvre, aux grandes ambiÈions intel lectuel les. Je le trouvais

inquiérant eL absolumenÈ ant ipathique. 11 étai t  enveloppé d'une atrugsphère

semblable à l ratmosphère conf inée dtune chambre de malade(. .)  Plus cet ho'nme

mt in i t ia i t  aux  secre ts  de  ses  sent iments  cachés ,  p lus  je  le  senta is  é lo igné

d e  m o i t t .

i {o lzogen concluE cependant.  :  " l " Iais 1récr ivain évei l la i t  rna plus

profonde sympathie" (3).

Ce tex t .e  es t  révé la teur  de  la  personna l i té  cont rad ic to i re ,  d is -

harmon ieuse e t  p le ine  de  rep l i s  obscurs  du  jeune éer iva in  qu i ,  en  1895 '

cherche à être reconnu comne tèI.  11 porte le fardeau des années de souf-

( l )  Propos  rappor tés  par  Kor f i z  Ho lm,  dans  :  i ch-kLe ingeschr ieben '  p .  3O-3 \193

( 2 )  C f .  E . v o n Wolzogen,

I  6 6 .(3)  Iu ia .  ,  p .

t J ie  i ch  mich  ums Leben brachte ,  1923,  p .  166 sq .
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f rance eÈ de misère, son comportement est mal assuré, hési tant ;  11 ressenE

douloureusement ses or igines de Juif  pauvre coîrme la cause essent iel le de

sa d i f f i cu l té  à  v iv re  e t  à  s ' insérer  dans  1a  soc ié té  e t  e f fec t i vement  i l

se  heur te  dans  ce t te  soc ié té  a l lemande à  des  a t t i tudes  de  réserve ,  à  des

prévent ions qui,  corrrme le prouvent les réacËions de Wolzogen, ne sont pas

i rnag ina i res .  Ce la  augmente  ses  doutes  e t  ses  hés i ta t ions ,  rend p lus  d i f f i -

c i le son épanouissetrent.  l ' la is par ai l leurs ses talents l i t téraires sont

déjà nanifesÈes et des auteurs conf irmés jugent favorablement ses preuriè-

res  oeuvres .  Cres t ,  par  ce  b ia is  de  la  reconna issance l i t té ra i re  qu t i l  par -

viendra à se faire admetÈre et à dominer ses graves problèmes psychologiques

et  humains .

Auss i  ambigu i l s  qura ien t  pu  ê t re  les  réac t ions  de  Wolzogen ( l ) ,  on

ne peut  n ie r  que son a ide  fu t  sa lu ta i re  e t  nêne déc is ive .  A  par t i r  de  sa

rencontre avec lui ,  ! , lassermann voit  les bases matér iel les de son existence

se s tab i l i ser ,  l rac t i v i té  l i t té ra i re  dev ien t  sa  préoccupat ion  un ique eÈ i l

v i t  dans  un  mi l ieu  /con forme à  ses  goûts .  Wolzogen lu i  p rod igue ses  conse i ls  '

s r i n t é r e s s e  à  s e s  p r o j e t s  e t  à  s e s  é c r i t s  ; ' p o u r  l a  p r e m i è r e  f o i s ,  1 r é c r i -

vain débutant se senÈ compris et écouté-,  i l  en conservera toujours un sent i-

ment de reconnaissancè, cortrne en témoigne ce Èexte de l9l0 :

"Je peux dire que je rencontrai  en lui  le premier horme qui stoc-

cupa de moi de manière désintéressée et je ne lui  suis pas seulement recon-

na issant .  d tê t re  in te rvenu énerg iquement  dans  mon ex is tence dévoyée( . . . )  ma is

aussi dtavoir  fai t  preuve à 1régard de mes travaux dtune conf iance récon-

fo r tan t .e ,  ce  qu i  é ta i t  éga lement  nouveau pour  mo i "  (2 ) .

Grâce à l , lo lzogen, I^ lassermann pénètre dans les rni l ieux l i t téraires

m.un icho is ,  g râce  à  lu i  i l  en t re  au  S impl ic iss imus i  c res t  " le  p remier  t rem-

p l i n  v e r s  l a  l i t t ê r a t u r e "  ( 3 ) .

( l )  P o u r  ê t r e  j u s t e  à  l ' ê g a r d  d e  l . I o l z o g e n ,  i l  f a u t  d i r e  q u ' i l  n e  c e s s a

dtencourager l , lassernann, rnême bien après 1répoque de Munich. En l9OO,
par exemple, ctest lu i  qui  recomrnanda à Otto Brahm et Fr i tz l ' lauthner

la pièce de l^ lassermann Hockenjos.

(2 )  Autob iograph ische Sk izze , i n  D a s  l i t e r a r i s c h e  E c h o  1 3 ,  l 9 l O - l 9 l l , c o l -
t369 l7 | .

(3)  I^ Io lzogen,  op.  c i t .  r  p .  166 .
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LA VIE LITTEMIRE A MIJNICH À LA FIN DU l9èrne SIECLE

Sans égaler celui  de Vienne et encore moins celui  de Berl in,  le

rayonnemenÈ de Munich est,  iuportant.  Certes, en cette époque de régence,

i l  n tex isËe p lus  de  mécénat  roya l  pour  encourager  la  v ie  des  ar ts  e t  des

let, t res, mais une tradi t ion déjà ancienne et sol iderqent établ ie a fai t  de

Munich  une v i l le  d raccue i l  réso lument  tournée vers  les  ac t iv i tés  a r t i s t i -

ques .  Les  ro is  Lou is  I ,  Max i rn i l ien  I I  e t  Lou is  I I  onÈ success ivement  en-

couragé 1es  ar ts  p las t iques  e t  a rch i tec tu rauxr  les  sc iences  e t  la  l i t té ra -

tu re ,  pu is  la  mus ique

A Munich règne une atmosphère plus souple, plus conci l iante et

p lus  marquée d thumour  gue dans  b ien  drau t res  c i tés  a l lemandes.  L ta rË is te

y  f a i t  m o i n s  f i g u r e  d t o r i g i n a l ,  m ê m e  l o r s q u t i l  l t e s t  r é e l l e m e n t ,  i l  s e

sent moins coupé de la société et 1e6 f igures quelquefois extravagant.es

du quart ier de Schwabing font part ie intégrante du panorama de 1a ci té.

C e l a  t i e n t  a u  p a s s é  l o i n t a i n ,  à  I a  t r a d i t i o n  d e s  W i t t e l s b a c h ,  à  I ' e s p r i t

en joué des  hab i tan ts ,  ma is  auss i  à  la  s i tua t ion  par t i cu l iè re  que l rh is to i -

re et Ia gêographie assignent à la vi l le dans le cadre de lrErnpire âI lemand.

Une longue exist .ence indépendante y a donné naissance à un part icular isme

qu i ,  après  la  fondat ion  de  l rEmpi re  b i .smarck ien ,  n ren tend pas  accepter  dans

tous  les  domaines  le  n ive l lement  par  l rau tor i té  cent ra le  de  Ber l in .  Tout  se

passe co  e  s i ,  à  dé fau t  de  pouvo i r  sauvegarder  l r in tégra l i té  de  son indé-

pendance po l i t ique ,  Mun ich ' tena i t  à  a f f i rmer  l ro r ig ina l i té  de  son ac t iv i té

ar t i s t ique .  Lo in  de  Ber l in ,  la  c i té  v i t  dans  ce  domaine  d tune ex isÈence

qu i  tu i  es t ,  p ropre .  Ce nres t  pas  sans  ra ison qu tune revue auss i  c r i t ique  e t

auss i  i r révérenc ieuse à  1rêgard  de  l rEnp i re  w i lhe ln in ien  que le  S imp l ic is -

s imus y  vo i t  le  jour

B ien  sûr  ce la  ne  s ign i f ie  nu l lement  que 1 'o r ig ina l i té  fasse  dé-

fau t  à  Ber1 in ,  ma is  i I  es t  inconEestab le  que Mun ich  joue auss i  Ie  rô Ie  d tun

pôIe  dra t t rac t ion .  Parmi  les  a r t i s t .es  e t  les  écr iva ins  qu i  y  v iven t ,  t rès

rares sont ceux qui sont d 'or igine bavaroise. Pour ne retenir  que des noms

de Ia  l i t té ra tu re  parmi  les  p lus  g rands ,  i I  su f f i t  de  penser  à  Th.  Mann,  à

Ri lke ,  à George ou à t ledekind qui résidenÈ alors à Munich, ou encore

à lbsen, Bjôrnson et Str indberg, auteurs étrangersr gui  y ont des attaches.

I1  es t  sûr  que l ra tmosphère  parÈ icu l iè re  de  ce t te  v i l le  e t  le  carac tère
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cosmopo l i te  de  ses  ru i l ieux  in te l lec tue ls  e t  a r t i s t iques  on t  fac i l i té  1 'ex is -

tence de l^Iassermann et l ronÈ aidé à surmonter quelques-uns de ses conf l iÈs

les plus aigus, sans quri l  puisse pourË,ant at. teindre à 1'harmonie.

A v ra i  d i re ,  la  cap iÈa le  bavaro ise  es t  tournée vers ' la

pra t ique des  ar ts  p las t iques  e t  g raph iques ,  scu lp tu re ,  dess in ,  pe in tu re  p1ut6 t

que vers  l tac t i v i té  l i t té ra i re  pure .  Cependant , ,  depu is  qu tau  mi l ieu  du

l9ène siècle le roi  Maxini l ien I I  a groupé autour de lui ,  en même teups que

des savanÈs,  des  écr iva ins  co 'ne  Ernmant "1  Ge ibe l  eE Pau l  Heyse,  1a  l i t té ra -

ture proprement di te t ient el le aussi  une place honorable eL, dans les années

80 Mun ich  s ra f f i rue ,  à  cô té  de  Ber l in  e t  de  V ienne,  conne un  des  cent res

in te l lec tue ls  jmpor tan ts  où  s 'a f f ron ten t  les  concepÈions  anc iennes e t  les

tendances  uodernes  ;  la  sens ib i l i té  nouve l le  e t  l rex igence drune rup ture

avec  le  passé s ty  man i fes ten t  ;  le  débat  qu i  s t ins taure  sur  1a  nouve l le  l i t -

térature est part icul ièrement vi f  dans Ia mesure où Munich a êt 'e pendant

longtemps,  avec  Ge ibe l ,  Heyse,  BodensÈedt  e t  Schakr  la  cap i ta le  des  ép igones

dont on conteste maintenant Ia fadeur.  f

.  Q l t t i l s  so ien t  d t insp i raE ion  "na tura l i s te"  e t  qu t i l s  ex igent  un

ar r l 'p1us  v ra i " ,  la  p r ise  en  cons idêra t ion  des  réa l i tés  soc ia les ,  po l i t iques

et économiques profondément Eransformées par f  industr ial isat ion et l turba-

n isa t ion ,  ou  au  cont ra i re  qu ' i l s  p roc lament  la  spéc i f i c i té  e t  l rau tonomie

du monde de l tart  en refusant Eoute compromission avec la banal iÈé quot i-

dienne, les di f férents courants novateurs sont br i l lanrnent représentés à

Munich dans leur or iginal i té et dans leur diversi té souvent contradictoire.

En lB85 l" l ichael Georg Conrad a fondé ic i  sa revue Die Gesel lschaft

dont,  le t i t re const i tue à lui  seul tout un progranme et t raduit  Ia volonté

de s r inËéresser  à  la  réa l i té  contempora ine ,  aux  prob lèmes de  la  soc ié té  du

temps. l , l .  G. Conrad tourne résolument le dos aux épigones dont touEes les

insu f f i sances  s t incarnent  à  ses  yeux  en  la  personne de  P.  Heyse;  i l  re jeÈte

caÈégor iquemenE l t in i ta t ion  des  modèIes  c lass iques  eÈ romant iques  cons idérés

co e déf ini t ivement usés. Sa revue att , i re de nombreux col laborateurs comme

Max Halbe, Ernst von Wolzogen, Ot, t ,o Erich Hart leben, Th. l ' lann. A part i r  de

1893, la vie l i t téraire munichoise se trouve considérablement enrichie par

l tarr ivée de Stefan George gui,  dans une perspect ive diamétralement opposée

à ce l le  de  M.  G.  Conrad eg  de  la  revue D ie  Gese l lschaf t ,  t race  pour  l ra r t

des voix nouvel les et exigeantes.
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Wassermann qui sr instal le à Munich en 1894, avide de conÈact et

manquant t,oÈalemenË de fornation, est véritableuant subjugué par cet uni-

vers des letEres munichois qui lu i  semble dtauÈant plus r iche et divers

que c res t  1à  son premier  contacÈ avec  les  mi l ieux  l i t té ra i res ;  i l  a  l t im-

press ion  que ce  monde es t  ce lu i  qu t i l  chercha iÈ depu is  tou jours .  Ma is  les

rencont res  qu ' i l  y  fa i t  son t  lo in  d rê t re  tou jours  fac i les  eE p lus  ta rd  i l

se souviendra avec âmertume de la personnal i té froide et distante de

George donÈ la  sens ib i l i tê ,  les  goûts  e t  les  p rêoccupaEions  sont  man i fes-

tement très di f férents des siens et ne le marquent pas. Avec,-Ri lke arr ivé

à  Mun ich  en  septembre  1896,  les  re la t ions  sonÈ p lus  su iv ies  e t  éga lemenÈ

plus faci les. I , lassermann fai t  i rnmédiatement sa connaissance et,  un tenps

durant ,  les  deux  hommes sont  les  hô tes  de  1a  même pens ion  ( l ) .  C 'es t  par

lr intermédiaire de Wassermann que Ri lke rencontre en nai 1897 (2) Lou

Andreas-Sa lomé e t  c resÈ auss i  g râce  à  lu i  qu t iL  découvre  les  oeuvres  de

1técr iva in  dano is  Jens  Peter  Jacobsen (3 ) ,  deux  re tcont res  qu i  fon t  da te

dans son ex is tence drho" -e  e t  de  poète .  Par  la  su i te ,  R i l ke  n roub l ie ra  Pas

ces  mois  de  Mun ich  e t  le  rô Ie  que 1 'au teur  des  Ju i fs  de  Z i rndor f_  a  joué

a lors  dans  sa  v ie .

! , Iassermann ne part ic ipe pas à Die Gesel lschaft mais i l  connaî t

l a  p lupar t  des  co l laboraÈeurs  de  ce t te  revue e t  par tage leurs  d iscuss ions

( l )  C f .  Ingeborg  Schnack ,  R i l ke .Chron ik ,  1975,
Ri lke écr i t  :  " l tassermann, der tâgl ich in

(2) cf  .  Lou Andreas-Salorné, L_=!.r" . i i "kb1i"k,
Ri lke-Lou Andreas-Salomé, Briefwechsel,

(3) " l lbr igens r^rar es Jakob l^ lassermann, dem ich den ersten, fast st .rengen
Hinweis auf diese Bi icher (sowie auf Turgenieff)  zuschreibe ;  das lyr ische
Ungefâhr,  in dem ich mich bewegte, machte ihn, der die Arbeit  und Erarbei-
tung im Ki inst ler ischen schon rrerten und ausi iben gelernt hatte,  ungeduldig,
und so  leg te  e r  mi r  e ines  Tages in  Mi inchen,  a ls  e ine  Ar t  Aufgabe,  d iese
Werke in die Hand, die er sich'kurz vorher selber maBgebend gemacht hatte"
R i l k e ,  B r i e f e ,  1 9 5 0 ,  I I ,  p .  4 6 1 .

no ta t ion  du  4  mars  1897,
meiner  Pens ion  be i  T ische is t " .

chapitre "Mit  Rainer" et
1 9 7 5 ,  l e t t r e  d u  1 3 . 5 . 1 8 9 7 ,  p .  7 .
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Pour  lu i  qu i  a  Èout  à  apprendre ,  i l  n res t  pas  ques t ion  de  dé f in i r  une a t -

t i tude précise, pâE exemple de se proclamer "natural iste",  nais i l  est néam-

moins uarqué par les recherches de 1répoque, son espri t  se trouve or ienté

vers  1 té tude des  réa l i tés  soc ia les ,  vers  les  p rob lènes  de  la  v ie  moderne.

Lorsqurau tournant  du  s ièc l -e  i l  éc r iù .  l rH is to i re  de  la  Jeune Renate  Fuchs ,

la  pe in tu re  soc ia le ,  la  c r i t ique  du  mar iage bourgeo is  e t  la  ré f lex ion  sur

la condit ion de la fern-e sont autant de thèroes que ne désavouerai t  pas

Conrad.  De mâme,  I tadmi ra t ion  por tée  par  beaucoup aux  écr iva ins  é t rangers

or ien te  ses  lec tu res  d tune man ière  déc is ive .  Cres t  à  parÈ i r :de  ce  moment - là

quf i l  se  met  à  l i re  avec  fe rveur  les  romanc iers  f rança is ,  BaIzac ,  F lauber t

eE Zo la ,  a ins i  que les  g rands  au teurs  russes ,  DosÈo ievsk i  e t  To ls to Ï .  Ibsen

fai t  également.  parÈie, conformément aux goûts de Irépoque, de ses écr ivains

favor is .  Ma is  c tes t  sur tou t  la  découver te  de  Ba lzac  e t  de  Dosto ievsk i  qu i

sera  dê terminante  dans  sa  recherche drun  s ty le  ( l )

Après  que lques  ruo is  d ' incer t i tudes  e t  d thés i ta t ions ,  de  p t ' i ses  de

contact maladroi tes et désordonnées dans cet univers qui le fascine, I , lasser-

mann parv ien t  à  é tab l i r  des  re la t ions  p lus  so l ides  e t  p lus  s tab les  avec  les

mi l ieux  l i t té ra i res .  Sa par t i c ipa t ion  à  la  revue D ie  Jugend,  pu is  sur tou t

au  S impl ic iss imus,  marque un . tournant  dans  son ex is tence.  On sa i t  le  rô1e

de tou t  p remier  p lan  qu ton t  joué  à  ce t te  époque les  revues  l i t té ra i res ,  sur -

tout.  dans une viLle conne Munich qui a vu successivemenÈ paraître,  à la sui-

. te  de  D ie  Gese l lschafÈ,  Pan en  1891,  D ie  Jugend de  Georg  H i r th  e t  Der  S im-

pl ic issirnus d'Albert  Langen en t896, Die Insel-  de Rudolf  Alera^nder Schrôt ler

e t  d , A l f r e d  H e i m c l  c n  1 8 9 9  ( 2 ) " i

La col laborat ion de Wassermann à Die Jugend est relat ivement

brève pu isqu,e l le  se  rêsume à  la  pub l i ca t ion  de  deux  ré t i t s  (3 ) .

Dostoievski  dans Lebens-
a produit  sur lui  une

(l)  lJassermann a parlé de
d i e n s t ,  p .  2 5 9  s q .  E n
impress ion  déc is ive .

ses  premreres
l B 9 4  i l  a  l u

lectures de
L r l d i o t  q u i

(2) En dehors de ia Neue Rundschau de S. Fischer,  beaucoup de grandes re-
vues I iÈtérair .s-et art Ïsf f i i fs paraissent à cette époque à Munich. On
attr ibue généralenent cela au fai t  que Munich pouvaig fournir  non seu-
lement .  des  écr iva ins ,  ma is  auss i  les  pub l i c isÈes e t  les  dess ina teurs
dont Ia col laborat ion étai t  indispensable à de tel les revues.

(3 )  F ins te rn is ,  in  D ie  Jugend l ,  1896 p .
lfo;-p-.-Tl3-l 15.

I  l8- l2l  et  Junge Etre, in Die Jugend
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I1 esL néanmoins très intéressant de noter que'  son noro f igure dans l 'a table

des  mat iè res  du  premier  numéro  de  la  revue,  dès  janv ie r  1896 ;  c res t  la

preuve qu ten  I tespace de  que lques  mois  1 técr iva in  dêbutan t  a  réuss i  non

seu lement  à  se  fa i re  connaî t re ,  ma is  auss i  à  se  fa i re  admeÈt re .  Son passage

rapide à Die Jugend ne sera pas sans inf luence sur son style et on reÈrou-

vera dans ses premiers romans des pages directement inspirées des guir landes

eE des  arabesques f lo ra les  du  Jugendst i l  ,  Ee l le  ce t te  descr ipÈ ion ,  imé-

d i a E e m e n t  i d e n t i f i a b l e ,  d ' u n e  j e u n e  f i l l e  a s s i s e  s o u s  l e s  a r b r e s  d ' u n  j a r d i n ,

dans la pénombre du couchant : 
'

" 8 1 1 e  é t a i t  a s s i s e  s u r  u n  b a n c  d e  p i e r r e ( . . . ) ,  e l l e  p o r t a i t ,  u n e

robe ample  d tune b lancheur  êc la tan te  e t  feu i l le ta iË  un  l i v re  posé sur  ses

g e n o u x ( . . . ) D e s  b r a n c h e s  d u  p ê c h e r  a u - d e s s u s . d ' e l l e  t o m b a i e n t  d e - c i  d e - l à

de b lancs  pé t ,a les  pare i l s  à  des  gout te leËtes  gu i  resËa ien t  par fo is  accrochées

à sa brune chevelure" (  I  )

I895 - RENCONTRE AVEC ALBERT LANGEN. LE SIMPLICISSIMUS

Les deux ans et demi nasgés au Siurpl ic issimus durant lesquels

Wassermann joue un rôle important dans le lancement de la revue sonE beau-

coup p lus  f ruc tueux  encore  par  les  conEacts  qu t i l s  p rocurent  e t  les  pers -

pec t ives  qur i l s  ouvren t  pour  la  car r iè re  fu tu re .  En la  personne drA lber t

Langen qu t i l  rencont re  dès  1ré té  1895 par  l ten t remise  de  Wolzogen,  Wasser -

mann t ,rouve son premier édiceur.  AlberÈ Langen lui  proroet de publ ier son

roman Melusine et l rengage imrédiaEemenL comne rédacteur de la revue Der

Simpl ic issiurus dont i l  envisage de faire paraître le prenier numéro avanË

l a  f i n  d e  l r a n n é e  1 8 9 5 .

Instal lë depuis peu à Munich, A. Langen avaiË déjà derr ière lui

toute une carr ière dÈéditeur nalgré son jeune âge. Né en 1869 dans une fa-

rn i l le  d r indus t r ie ls  rhénans,  i l  ava i t  ressent i  t rès  tôÈ une vocat ion  drar -

t i sEe pe in t re  ec  ava iE  passé p lus ieurs  années à  Par is .  11  s ré ta i t  rap ideuent

( l )  E n g e l h a r t ,  p .  2 2 5 .
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détourné de  1a  pe in tu re  pour  s? inEéresser  à  la  l i t té ra tu re  e t  fonder  en

1893 la  ma ison dréd i t ion  A lberÈ Langen.  Buch-und Kunstver lag .  Par is -Kô ln

qu i  pub l ia i t  essent ie l lemenÈ les  oeuvres  des  écr iva ins  scand inaves ,  sur -

Eout les romans de Knut Hamsu,n. Vers la môme époque i l  conçut le projet

d 'un  journa l  sa t i r ique  qu i  sera i t  une sor te  de  Gi l  B las  l l l us t ré  a I lemand.

I1  qu i t ta  Par is  pour  Le ipz ig ,  pu is  pour  Mun ich  où  sa  maison d 'éd i t ion  de-

v i n t 1 e @ T o u j o u r s s p é c i a 1 i s é d a n s 1 a 1 i t t é r a t u r e

scand inave,  i l  pub l ia i t  auss i  les  oeuvres  de  jeunes  au teurs  a l lemands e t

f rança is .  A  côeé de  Knut  Har rsun,  de  Se lma Lager lô f  e t  de  B jô ins t je rne  B jô rnson,

i l  f i t  une  p lace  de  cho ix  à  Wassermanndont  i léd i ta ,  dès  1896,  le  roman

Melus ine  e t  la 'nouve l le  Mère ,  dors - tu  ?  qu i  consÈi tua i t  1e  premier  vo lume

de la  Pet i te  B ib l io thèque Langen ( l ) ,  sér ie  dans  laque l le  deva ienE para î t re

par  Ia  su i te  des  réc i ts  de  Marce l  Prévos t ,  H .  I ' l ann  e t  Guy de  Maupassant .

Para l lè lement ,  A .  Langen réa l i sa  son pro je t  de  journa l  sa t i r ique ,  avec  que l -

ques  mois  de  re ta rd  i l  es t  v ra i rpu isque le  numéro  un  ne  paru t  qu ten  avr i l

1896.  Jusqurà  ce t te  da te ,  le  rédac teur  l , lassermann f i t  o f f i ce  de  lec teur  e t

même que lquefo is  de  fac t .o tum dans les  locaux  de  la  ma ison d téd i t ion  A.  Langen.

On s res t  beaucoup in te r rogé,sans  succès lpour  savo i r  à  qu i  revena i t

le  mér i te  d 'avo i r  découver t  le  t i t re  évocateur  Der  S impl ic iss imus (2 ) .  I l

e s t  p l u s  i n È é r e s s a n t  d e  c o n s t a t e r  l a  r é s o n a n c e '  l i t t é r a i r e  d e  c e  t i t r e  b i e n

adapté  à  l ro r ien ta t ion  de  la  revue dans  ses  premières  années.  Au dépar t ,  1e

Simpl ic iss imus es t  en  e f fe t  conçu conme un journa l  apo l i t ique  purement  l i t -

té ra i re  e t  a r t i , s  t ique ,  ce  qu i  jus t i f ie  la  co l labora t ion  de  I ' l assermann.  Le

cho ix  du  nom_t radu i t  la  na ture  du  pro je t  in i t ia l .  Comme le  héros  de  Gr imure ls -

hausen, le journal incarnera une certaine forme de naiveté candide, i l  sera

( l )  K le ine  B ib l io thekLangen
Bd.  I I ,  Marce l  Prévos t ,
und andere Novel len, Bd.

J .  Wassermann,  Sch lâ fs t  du  MutÈer  ? '
Heirat,  Bd. IV, H. Mann, Das l^ lunderbare

:  B d  I ,
Tulchens

V, Guy de MaupassanE,  Par iser  Abenteuer .

(2 )  On peut  l i re  à  ce  su je t  :  Eugen Roth ,  E in  Rûckb l ick  au f  d ie  sa t i r i sche
Z e i E u n g , H a n n o v e r l 9 5 4 . S e 1 o n R o t h , T h f f i n d i q u é p o u r 1 u i -
rnême et pour A. Langen la paterni té du t i t re.  Mais drautres'  comme
I,I i l ly Grétor que Langen avait  connu à Paris,  Maximi l ian Harden eE
Otto Erich Hareleben ont égalenent revendiqué cette découverte. On peuÈ

consulter aussi  le l ivre de Franz Schoenberner,  ancien rédacteur de la
revue D ie  Jugend,  pu is  du  S impl ic iss imus :  Bekennt t i " " "  

" i t . "  " t topâ i -
schen rntellEitueiràrr, t"ttncEen 19641 ta seul
es t  que- Ïe  EE;Ë-Eta i t  vér i tab lement  "dans  1ra i r " .  11  s 'ag i t  sans  doute
d t u n e  c r é a t i o n  c o l l e c t i v e .
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tenu pour fou, mais en même temps i l  dévoi lera la fol ie p1-us grande encore

de l répoque.  Dans l respr i t  de  Th.  Th .  He ine  e t  de  Langen,  les  deux  fonda-

teurs, un autre rapprochement stopère aussi avec le journal f rançais Le Gi l

B las  l l l us t ré ,  insp i ré  lu i -même du roman de Lesage,  G i l  B las  de  Sant i l lane .

Pendant plusieurs années, la revue conf irmera cett .e or ientat ion pr imit ive

avant de prendre au tournant du siècle son nouveau visager.gui est aujour-

d rhu i  1e  p lus  connu,  d rhebdornada i re  sa t i r ique ,  essent ie l lement  po l i t ique ,

comparable à la publ icat ion anglaise Punch. Avant de devenir  1e grand pour-

fendeur  des  t ravers  de  1 'A l lemagne w i lhe lmin ienne,  de  sa  soa iéÈé de  casÈes,

de  son mi l i ta r i sme e t  de  ses  ph i l i s t ins ,  avant  d tacquér i r  une renommée mon-

d ia le  avec  ses  car ica tures  de  hobereaux ,  de  bourgeo is  serv i les  e t  d 'é tud ian ts

en tenue de  corpora t ion ,  le  S imp l ic iss i rnus  s toccupe essenÈie l lement  de  l i t -

té ra tu re .  Pour tan t  son  évo lu t ion  u l té r ieure  es t  dé jà  inscr i te  dans  ses  pre-

miers numéros :  les âuteurs qui y publ ient leurs essais sont pour la plupart

fo r tement  in f luencés  par  les  courants  modernes ,  par  le  ' rna tura l i sme" ,  i l s

s r i n t é r e s s e n t  a u x  p r o b l è m e s  p o l i t i q u e s  e t  s o c i a u x ;  p a r  a i l l e u r s ,  l e s  c a r i -

ca tur is tes  e t  les  dess ina teurs  assoc iés  à  la  revue,  comme Th.  Th .  I le ine ,

Tank  e t  Sch l i t tgen ,  auxque ls  v iendront  s ra jou ter  p lus  ta rd  O la f  Gu lbranson

et Bruno Paul,  imposent dès Ie début la marque de leur espri t  et  engagent

le  journa l  sur  la  vo ie  de  la  sa t i re  po l i t ique  e t  soc ia le .

Ialassermann col labore à la revue aussi longtemps que lror ientat ion

l i t té ra i re  l Jempor te  ne t tement  sur  I tengagement  po1- i t ique ,  c res t -à -d i re  de

1896 à  1898.  En tan t  que membre  du  comi té  de  rédac t ion ,  i l  ass isÈe aux  suc-

cès i rr$édiats et écLatants de la nouvel le publ icat ion qui at t i re rapidement

de nombreux écr ivains dont certains compteront plus tard parmi Les plus

grands  ;  les  au teurs  a l lemands O.  E .  Har t leben,  O.  J .  B ie rbaum,  R ichard

Schaukal,  Gustav Falke, Ri lke, Th. Mann, H. von Hofmannsthal et  Frank trùede-

k ind  conf ien t  leurs  essa is r  leurs  réc i ts  ou  leurs  poèmes au  S impl ic iss imus

qui réserve également une place de choix à des écr ivains étrangers courme

Tchekhov,  S t r indberg  ou  K.  Hamsun.

Le prenier numéro cont ient un prologue de Frank l , ledekind, Simpl i-

c iss imus spr ich t ,  pu is  une sér ie  de  cont r ibu t ions  essent ie l lement  l i t té ra i res

de Wedekind, Dehmel,  Wassermann, Th. I , tol f ,  Arthur Hol i tscher et Georg Herwegh.

Un dessin de Th. Th. Heine et surtout une caricature de Hermann Schl i t tgen,
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int i tu lée Kônig -  Sozial isten annonçant ce que deviendra plus tard la revue.

I1 est intéressant de noter que dès ce premier numéro l{assermann

col labore non seulemenÈ comme rédacÈeur, mais aussi  corme auteur avec une

pet i te  esqu isse ,  S ies ta  ( l )  ;  dans  les  années su ivantes  i l  appor te ra  régu-

l ièrement sa contr ibut ion et entre 1896 et l9OO, nême après son départ  pour

Vienne par conséquent,  i I  ne publ iera pas moins de dix-huit  poèmes et une

d o u z a i n e  d e  r é c i t s  ( 2 ) .

Un des grands moments de la carr ière de I" Iassermann conme rédacteur

d u  S i n p l i c i s s i m u s ,  e n  t o u t  c a s  u n . m o m e n t  i n t é r e s s a n t  d e  l r h i s t o i r e  l i t t é r a i r e ,

est la rencontre avec Th. Mann. Lorsque Th. Mann soumit à la rédact ion du

Simpl ic iss imus sa  première  nouve l le  Der  Wi l le  zun Gl i i ck ,  ce  fu t  [ . Iassermann

qu i  lu i  remi t  ses  honora i res  (3 ) .  C 'es t  la  p remière  rencont re  '  - r

chargée de signi f icat ion entre deux écr ivains qui devaient dominer plus

ta rdrd tune man ière  t rès  d i f fé ren ter la  p roduc t ion  romanesgue a l lemande.  En

1929 Th.  Mann s res t  souvenu de  ce t . te  époque ;  à  l toccas ion  du  56ème ann iver -
r

sa i re  de  son an i  fê té  à  t 'un ich ,  i l  a  déc la ré  dans  sa  t i schréde au f  Wassermann

" C ' é t a i t  à  I a  r é d a c t i o n  d u  S i m p l i c i s s i m u s  g u i  v e n a i t  d r ê t r e  c r é é

et  dont  i l  é ta i t  un  des  rédac teurs .  Nous é t ions  a lo rs  de  tou t  jeunes  hommes,

j  tava is  p résenté  une nouve l le  à  la  revue e t  j  ta l la is  chercher  mes honora i res

- j té ta is  sans  doute  t rès  p ressé-  Wassermann me les  remi t  avec  b ienve i l lance :

e n  e s p è c e s  s o n n a n t e s  e t  t r é b u c h a n t e s ,  e n  p i è c e s  d t o r ;  c e r t a i n e m e n t  c r e s È  u n e

c h o s e  q u e  n o u s  n e  r e v e r r o n s  j a m a i s . p l u s "  ( 4 ) .

Au début  de  1 'année l896 les  deux  jeunes  écr iva ins  se  reÈrouvent

au moment où Th. Mann, revenant dt l tal ie avec son manuscri t  des Buddenbroo!.

dé jà  b ien  avancé,  es t  appe lé  au  corn iEé de  rédac t ion  du  S iu rp l i c iss imus par

( l )  S i r o p l i c i s s i m u s  I ,  1 8 9 7 - 9 8 ,  n "  l ,  p .  3 .

(2 )  Vo i r  par  exp l .  :  Der  neue Topf .  H in te r lassene Aufze ichnungen.d ,es  Pude ls
Jaromi r ,  in  S i ,op l
EoEtenîo; , i. !.i.*pg_s.i_""irrtg_ II , 189?-98, p . I?9-80 .

(3 ) La
o

n
nouvel le de Th. Mann.a ê.tê.  publ iée dans :
2 0 .

(4 )  D ie  Fordetung des  Tages, .p .  3O5.

S i n p l i c i s . s i m u s r  ,  1896 ,
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Korf iz Holm, son ami de Li ibeck qui v ient d 'être engagé par la maison

Langen. Pendant quelques mois, l lassermann et Th. Mann col laborent et échan-

gent des points de vue qui dépassent largement les problèmes de rédact ion

de la  revue.  De 1à  da te  une arn i t ié  s incère  e t  so l ide  qu i ,  jusqutà  la  mor t

de lr lassermann' survivra à 1rél-oignement et à plusieurs cr ises dr inconpré-

hens ion ,  inév i tab les  en t re  deux  tempéraments  auss i  d i f fé ren ts .  pour  l rheure ,

i l  semble que Wassermann soit  fortement impressionné et marqué par la ré-

f lex ion  e t  Par  le  s ty le  de  son arn i .  Ne t rouve- t -on  pas  dans  son réc i t  au to-

b iograph ique Enge lhar t ,  éc r i t  que lques  années p lus  ta rd ,  ce :passage qu ton

dirai t  tout droi t  venu de Tonio Krôger :

"A ins i  Enge lhar t  a t t i ra i t  sur  lu i  Ie  mépr is  des  gens  b ien  é1evés ,

des  gens  comme i l  fau t .  Ce la  ne  le  la issa i t  pas  du  tou t  ind i f fé ren t ,  car  en

son for intér ieur,  i l  conservait  un amour 'caché pour le rnonde bourgeois,

une cer ta ine  tendresse pour  les  maisons  e t  les  chambres  confor tab lesr r  ( l ) .

En  1898,  les  deux  personna l i tés  les  p lus  marquantes  du  S impl ic is -

s imus,  Th .  Th .  He ine  e t  F .  Wedek ind ,  son t  accuséesde c r ime de lèse-majes té

e t  t radu i te .sdevant  la  jus t i ce  qu i  les  condamne à  des  pe ines  de  pr ison ;  ceÈ

inc ident  fonde dé f in i t i vement  la  renommée po l i t ique  du  journa l .  A  ce t te  oc-

casion, I^ lassermann prend parÈie pour les deux accusés dans le style combati f

des  na tura l i sÈes  :

"Le  S i rnP l ic iss imus qu i  do i t  payer  d 'une pe ine  de  pr ison  la  l - iber té

d e  s a  s a t i r e r ( . . . ) u n  p o è t e  q u i  d o i t  ê t r e  a r r ê t é  p e n d a n t  I a  p r e r n i è r e  d e  s a

p ièce ,  vo ic i  des  documents  f rappants  qu i  i l l usÈrent  I th is to i re  de  La  v ie

pub l ique en  A l le rnagne.  Le  S impl ic iss imus qu i  ressemble  à  un  î lo t  de  moquer ie

dans  la  ner ( . . . )  paresseuse de  Mun ich  a  de  tou t  temps mené une ex is tence

nerveuse e t  ag i tée  ( . . . )  A lber t  Langen e t  Th .  Th .  He ine  on t  déc la ré  une guer re

s a n s  m e r c i  a u  p h i l i s t i n i s m e "  ( 2 ) .

( l )  o l .  
" i ! '  

p .  2 lo .  Sur  la  compos i t ion  d 'Enge lhar t ,  con tempora ine  de  ce l le
d e  T o n i o  K r ô g g r ,  c f .  i n - f r a r p . 9 0  s q .  r l l e u t  s e  f a i r e  q u e  l e  p a s s a g e  c i -
té ne-Golt  qu'un 

"rpr,mt 
pi i  

" t  
s imple à rqt lo Krôger et qu'or,  rr"  puisse

en t i rer aucune conclusion valable sur 1' f f iEenEE dtun échange iniel-

(2 )

lectuel authent ique entre l , lassermann et Th. Mann à cette époque-là.

D i e  Z e i t ,  B d .  1 7 ,  l g g g  ,  P .  l o g .
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CependanÈ crest la dernière fois que Wassermann prend fai t  et

cause pour  le  journa l  qu ' i l  qu i t te ra  peu après .  Dé jà  se  man i fes te  une ré -

t i cence à  1régard  de  l rengagement  po l i t ique  d i rec t  qu i  sera  un  des  t ra i ts

dominants de son caractère et de son att i tude ;  i l  sent que sa vér i table

p lace  es t  a i l leurs  que dans  le  comi té  de  rédac t ion  d tune revue sa t i r ique

sa vér i tab le  vocat ion  es t  ce l le  d run  conteur  e t  d tun  romanc ier ,  comne le

démont re  la  cons idérab le  p roduc t ion  l i t té ra i re  des  années de  Mun ich .

1897 - LE PREMIER ROMAN : LES JUIFS DE ZIRNDORF

Après  la  pub l i caÈ ion  de  Melus ine ,  Wassermann écr i t  au  c r i t ique

Jacobowski :  "Ce roman ne représente qurune toute pet i te part . ie de ce dont

je  c ro is  ô t re  capab le .  Ce que vous  l i rez  de  moi  à  l taven i r  sera  d 'une na tu-

r e  d i f f é r e n t e "  ( l ) .

t ,es  p ro je ts  en  cours  de  réa l i sa t ion  jus t i f ien t  ce t te  conf iance

de l rau teu i  en  sa  vocat ion  e t  en  ses  propres  capac i tés .  Cres t  1 tépoque où

sa produc t ion  commence à  s to rdonner ,  où  se  dess inent  de  vér i tab les  perspec-

t i ves  pour  une car r iè re  d 'écr iva in .  A  cô té  d tune mul t i tude  de  réc i ts  dont

la  p lupar t .  res ten t  inéd i ts  (2 ) ,  le  p remier  g rand ronan se  prépare .  La  genèse

des Ju i fs  de  Z i rndor f ,  l i v re  complexe e t  sans  doute  inéga1 mais  à  coup sûr

révé la teur  d tun  s ty le  o r ig ina l ,  s 'é t .a le  sur  deux  années ;  commencée en  1895

dans une auberge su isse  des  env i rons  du  lac  de  Constancer  la  rédac t ion  es t

terminée à Munich en 1897, dans un étaÈ de "f ièvre" (3) insupportable ;  pen-

dant  ces  mois  de  rédac t ion ,  en t recoupés de  pér iodes  d taccab lement  ou  d texa l -

taÈ ion ,  l rau teur  connaî t  des  c r ises  de  désespo i r  e t  des  noments  où  l roeuvre

s t impose à  lu i  comme un "D ik ta t "  (4 ) .

( l )  I n
un

(2)  P lus ieurs
s i m u s  c f .

de  ces  réc i t . s
s u P r a /  p . 5 0  e t

on t  é té  pub l iés
5 4 .

Amer ican german Rev iew,  36 ,  1970,  n"  3 ,  p .  45 .  Jakobowsk i  ava i t  éc r i t
a r t i c le  é log ieux  sur  Me lus ine .

dans  D ie  Jugend e t  Der  S iu rp l i c is -

( 3 )  M e i n  l { e g ,  p .  7 3 .

( 4 )  I b i d . ,  p .  7 2 .
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Ce L iv re  es t  une exp l i ca t ion ,  une confess ion ,  la  l ibéra t ion  d fun

cauchemar qui avait  r 'écrasé sa jeunesse t t  ( l ) .  Ce grand débat avec la tra-

d i t ion  du . juda isme a l lemand,  le  passé eÈ les  perspec t ives  présentes ,  abou-

t i t  à la conclusion que les Jui fs de Zirndorf  doivenÈ considérer cortrne

leur  ce t te  Èer re  de  Francon ie  à  laque l le  les  ra t tache une longue h is to i re .

Le  contenu,auss i  b ien  que la  fo rme de ce  roman pub l ié  chez  A.  Langen a t t i re

sur  Wassermann les  regards  de  la  c r i t ique  l i t té ra i re .  Les  réac t ions  sont

nombreuses ,  con t rad ic to i res ,  ma is  1e  monde des  le t t res  ne  r -es te  pas  ind i f -

fé ren t .  I1  es t  inÈéressant  d 'ana lyser  que lques-unes  de  ces  réac t ions  dans

la  mesure  où  e l les  permet . ten t  d réva luer  ce  premier  vér i tab le  succès  e t  où

e l les  on t  in f luencé l ro r ien ta t ion  u1 tér ieure  de  l rau teur  :

Pour A. Neumann (2),  Wassermann étudie sans complaisanee les "mé-

r i tes  e t  les  dé fauÈs"  de  la  communauté  ju ive  dont  i l  sa i t  res t i tuer  les

souf f rances  ances t ra les  e t  les  asp i ra t ions .  Son l i v re  aux  cou leurs  sombres

a une dimension grandiose, i l  donne une impression de vie intense eÈ dévoi le

le  mystère  e t  l tab îme des  âmes.  Cependant  l fau teur  se  la isse  souvenË empor -

Èer par une irnaginat ion dél i rante, en part . icul ier dans la peinture des scènes

d  r h y s t é r i e  c o l l e c t i v e .

Pour  M.  G.  Conrad (3 ) ,  Les  Ju i fs  de  Z i rndor f  nous  révè len t ,  après

le  " romant isme dé l i c ieux  e t  c répuscu la i re"  de  Melus ine ,  un  au teur  fécond e t

pass ionné,  le  p lus  pass ionné de  ' rno t re  nouve l le  l i t té ra tu re  du  S impl ic iss i -

mus"l  mais le roman pèche souvent par la démesure ;  Le panorama histor ique

es t  t rop  vas te ,  le  contenu t rop  opu len t  e t  les  inv ra isemblances  psycho log i -

ques  nombreuses .  Pour tan t ,  ce  r rconcer t .monst re  avec  t r iang les ,  t imba les  e t

cors" ,  témoigne drune ap t i tude peu commune à  c réer  des  a tmosphères ;  e t  Conrad

conc lu t  :  " ! ' l assermann a  1 tâme d 'un  vér i tab le ,  d run  grand écr iva in ,  i l  es t

an imé d tune ardeur  o r ien ta le  magn i f ique( . . . ) ,  ma is  ses  yeux  e t  ses  mains  sonÈ

m a l a d r o i t s  e t  p a t a u d s ( . . . )  f f  a  a u s s i  l a  g r a n d e u r  d r u n  v é r i t a b l e  c a r a c t è r e ,

i l  ne  recu le  pas  devant  son juda isme" .

( l )  M e i n  l l e g ,  p .  7 3  t

(2 )  D ie  Juden von Z i rndor f ,
p . 7 5 1 - 7 5 2 .

Rez.von A.  Neumann,  in  Wiener  Rundschau l ,  1897,

( 3 )  D i e  G e s e l l s c h a f t  l 3  , . I X  1 8 9 7 ,  p .  1 2 5 - 1 2 8 .
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Pour  Ado l f  Bar te ls  ( l )  qu i ,  cur ieusement ,  c lasse  les  dern ie rs

romans parus en t toeuvres moralesrr et  t toeuvres i rnmoralestt ,  Ies Jui fs de

Zirndorf  apparEiennent à cetÈe deuxième catégorie,  f rui t  i l run abaissement

général  du goût dont i l  faut rechercher les causes non seulement dans " les

théories de la décadence du natural isme et du symbol isme, mais aussi

dans  la  s i tua t ion  généra le  en  A l lemagne" .  Cependant , 'a lo rs  que le  l i v re  de

F.  I , ledek ind  D ie  F i i rs t in  Russa lka ,  qu t i l  é tud ie  en  même temps,  ne  t rouve pas

grâce à ses yeux, Bartels reconnaît  une indiscutable valeur.-au roman de

I,r Ïassermann qui,  malgré "de nombreuses descript ions dtune sensual i té déchaî-

née" ,  nous  o f f re  "mi1 le  dé ta i l s  carac tér is t iques  au  j laa îsme moderne" .  Se-

lon Bartels,  " IJassermann est incontestablement un grand talent,  aussi  confu-

ses  . . .  que pu issent  ê t re  cer ta ines  par t ies  de  son l i v re" .  Son pro logue fa i t

penser  à  V ic to r  Hugo e t  Ie  roman lu i -même à  Dosto ïevsk i  e t  à  To ls to i .

Ot to  S toepe l  (2 )  résurne t rès  b ien  f  impress ion  généra le  de  la  c r i -

t ique  :  le  l i v re  de  l , lassermann,  a f f i rme- t - i l ,  es t  b ien  rne i l leur  que ses ;?re-

mleres  oeuvres ,  c res t  un  vér i tab le  Ze i t roman qu i  t ra i te  des  rappor ts  du

' judaisme et de la germanité, problème crucial  et  toujours actuel.  On y Èrouve

des pages écr i tes  par  un  ar t i s te  v is ionna i re ,  sur tou t  dans  1e  pro logue qu i

es t  "d tune p lén i tude grand iose"  p renant  ma lheureusement  par fo is  des  a l lu res

de t tsurcharge baroquet t .  Cres t  dans  sa  fo rme,  dans  son ' ten f lu re t t  e t  dans  sa

l-uxuriance excessive que résident les défauts majeurs du roman.

Les  Ju i fs  de  Z i rndor f ,  susc i ten t ,  commdon le  vo i t - ,  des  appréc ia t ibns

qu i  son t  lo in  d 'ê t re  tou jours  pos i t i ves  ;  ma is  leur  nombre  e t  leur  d ivers i tê

prouvent  que ce  l i v re  possède une fo rce  rée l le  eË qur i l  por te  en  lu i  de  quo i

re ten i r  l ra t ten t ion  des  ur i l ieux  l i t té ra i res  les  p lus  var iés .  Les  c r i t iques

sont unanines à louer la puisiance de certaines évocat ions, la vigueur du

s ty le  e t  i l  es t  s ign i f i ca t i f  que  cer ta ins  pensent  dé jà  à  Dosto ievsk i  e t  à

To ls to i .  Généra lement ,  on  loue la  p rob i té  in te l lec tue l le  e t  le  courage avec

lequel l^ lassermann présente ses réf lexions sur la dest inée des Jui fs al lemands.

On cons ta te  qur i l  a  cho is i  de  Èra i te r  un  prob lème d igne d ' in té rê t ,  ma is  par

a i l leurs  on  sou l igne.d tune man ière  quas i 'unan ime les  dé fau ts  du  l i v re ,  I t im-

par fa i te  maî t r i se  de  la  fo rme.

( l )  Ado l f  Bar te ls ,  L i te rar ische Af te rkuns t ,  in  Der  Kunstwar t  l l ,  p .  1897-98.

( 2 )  O .  S t o e p e l , Die Juden vonZirndorf ,  in D i e  Z e i t ,  B d .  l l ,  1 8 9 7 ,  p .  2 o 5
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Pour I ' Iassermann ces rêacÈions de la cr i t ique sont drune importance
cap i ta le .  La  résonance d 'un  vas te  pub l i c ,  le  contac t  é tab l i  pour  la  p ren iè re
fois avec les lecteurs '  tout le conf irme dans ses esp6rances et dans sa dé-
Èerminat ion de ne vivre désormais que pour son oeuvre. 11 voi t  avec une plus
grande ne t te té  que la  maî t r i se  d rune fo rme dépou i1 Iée  e t  équ i l ib rée  sera  1e
but  essent ie l  qur i l  devra  a t te indre .

Par  cont re  l taccue i l  réservé  à  son l i v re  ne  I ra ide  guère  à  c la r i_
f ie r  ses  prob lè rnes  psycho log iques .  Dans 1â  communauté  ju ive ,  i l  esÈ t rès  lo in
de rencontrer la sympathie de tous. Dlans le publ ic al lemand, sa convict ion
susc i te  de  l res t ime ;  ma is  i l  éprouve 1e  sent iment  qu ton  vo i t  sur tou t  en  lu i
l rau teur  ju i f  qu i  p la ide  pour  qu ton  lu i  reconna isse  la  p le ine  appar tenance ;
i l  es t  même conva incu  que ce  l i v re ,  dans  leque l  i l  vou la i t  dé f in i r  la  vo ie  de
son cho ix ,  démont re  p réc isément  la  d i f f i cu l té  de  ce  cho ix ,  c tes t -à -d i re  la
d i f f i cu l té  d rune syn thèse en t re . j ' uda îsme e t  g :s r . . r ia - .  11  c ro i t  comprend. re

.qu 'en  s ra f f i rmant  p le inement  A l lemand,  i l  a  éve i l lé  la  méf iance des  mi l ieux
j u i f s  e t  q u t e n  s e  r é c l a m a n t  d ' u n e  c e r t a i n e  t r a d i t i o n  j u i v e ,  i l  n r a  p a s  f a c i -
l i té  son inser t ion  dans  le  monde a l lemand.  Même après  ce  roman,  i l  se  ressent
tou jours  comîe  un  hornme de " la  l im i te "  ( l ) ,  hés i tan t  en t re  "un  un ivers  dont
i l  es t  dé taché"  (2 )  e t  un  un ivers  "qur i l  veu t  conquér i r "  (2 ) .  a ins i  cer ta i -
nes  ré t i cences  que susc i ten t  Les  Ju i fs  de  Z i rndor f  augmentent  en  lu i  le  dés i r
d tê t re  reconnu e t  admis  par  J - tA l lemagne.

On assiste même à ce moment- là à une sort .e de transfert  ou drampl i-
f i ca t ion  de  son dés i r  d rappar tenance.  Jusque 1à  i l  rechercha i t  essent ie l le -
ment  l rappar tenance soc ia le ;  ma in tenant  i1  veut  davantage,  i l  souha i te  ê t re
adnis comme auteur par le publ ic al lemand, i l  recherche un contacÈ direct avec
ses  lec teurs ,  i l  a t tend leur  approbat ion  e t  veu t  gagner  leur  synpath ie .  Cres t
dé jà  tou te  sa  quête  de  la  faveur  du  pub l ic  qu i  se  dess ine  e t  qu i  do i t  ê t re
comprise en grande Part ie comme la recherche d'une compensat ion à la dureté
de ces années durant lesquel les ûlassermann srest ressent i  comme un exc1u.

( l )

( 2 )

Mein tJeg, p .  75 .

95 .I b i d . ,  p .
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1898 - RENCONTRE AVEC S. FISCHER

Quoi  qur i l  en  so i t ,  le  b i lan  des  Ju i fs  de  Z i rndor f  es t  la rgement

posit i f  en ce qui concerne la carr ière; Lrauteur se sent sËirnulé et encou-

ragê,  i l  éprouve le  dés i r  d rune p lus  g rande sécur i té  na tér ie I le  qu i  lu i

garan t i ra i t  la  poss ib i l i té  de  se  consacrer  en t iè rement  à  son oeuvre ,  car

sa  déc is ion  es t  désormais  i r révocab le ;  i l  es t  e t  sera  écr iva in ,  comme l t in -

dique Ia manière dont i l  contresigne les leÈtres de cette époque :  Jakob

I{assermann, Schri f tstel ler,  Kônigstraip" lS / t ,  Mi. inchen.

For t  de  son premier  succès ,  i l  recherche pour  ses  l i v res  à  ven i r

les  mei l leures  poss ib i l i tés  de  pub l ica t ion  e t  souha i te  échapper  au  cadre

ét ro i t  de  Mun ich  e t  de  la  ma ison A.  Langen dont  I taud ience es t  encore

re la t i vement  l im i tée .  Dès  le  mo is  de  ju i l le t  1897,  i l  en t re  en  re la t ion

avec  la  ma ison Cot ta .  Sa première  le t t re  à  Cot ta  nous  révè le  ses  ambi t ions ,

son beso in  de  sécur i té  e t  le  dés i r  de  rég1er  lu i -même tous  les  p rob lèmes

économiques  de  son ex is tence d técr iva in ,  tâche qu t i l  voudra  auss i  assumer

plus tard et qui  deviendra dévorante ,  
,

"Je vous écr is pour une affaire que je vous pr ie de considérâr

conune s t r i c tement  conf ident ie l le .  Peut -êÈre  n tavez-vous  eu  conna issance de

mon nom que par mon dernier l ivre qui a paru i1 y a quelques semaines et

qui commence à faire quelque brui t .  Souhaiter iez-vous éditer mes prochaines

oeuvres  ?  S i  ou i ,  à  que l les  cond iÈ ions  ?  Je  t iens  tou t  par t i cu l iè remenÈ au

versement dtun f ixe de garant ie qui me permettrai t  de créer en toute tran-

q u i l i t é "  ( l ) .

-  Dans les négociat ions qui stengagent et qui  durent pendant tout

L 'ê . tê  1897,  la  pub l i ca t ion  d tun  recue i l  de  nouve l les  es t  env isagêe,  ma is  le

pro je t .  n fes t  f ina lement  pas  ro is  à  exécut ion ,  sans  doute  parce  que drau t res

perspec t ives  se  dess inent  dès  l -es  mois  su ivants .

En e f fe t ,  au  début  de  lB98 Mor i tz  He imann,  lec teur  au  S.  F ischer

Verlag, publ ie dans la Neue Deutsche Rundschau (2)une longue étude sur les

Juifs de Zirndorf  à laquel le I{assermann doit  son premier contact avec une

maison dréd i t ion  qu i ,  peu après ,  lu i  ouvr i ra  ses  por tes  e t  res te ra  la  s ien-

n e  j u s q u ' à  l a  f i n  d e  s a  c a r r i è r e .

( l )  22.7.97. Lettre conservée, conme toute la correspondance de l . lassermann
avec la l - ibrair ie Cotta, au Schi l ler-Nat ionalmuseum de Marbach.

(?)M .

P .

Heimann,
646-7.

Die Juden vonZirndorf ,  in Die Neue Rundschau 9, 1898 i
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Dans sa cr i t ique t 'nul lement enthousiaste, mais amicale et encou-

rageanter ' ( l ) ,  He inann loue l t imag ina t ion  de  ce  "poète  du  rêve ,  de  ce

somnambulê",  gur i l  net cependant en garde contre une tendance trop marquée

au romanesque e t  le  manque de  eons is tance de  cer ta ines  f igures .  Se lon  lu i ,

Wassermann a su traduire la quête douloureuse de la générat ion juive con-

tempora ine  qu i  re fuse  auss i  b ien  1e$s ion isme" ,  que 1es  "compromis  t im ides t t .

Der r iè re  ces  jugements  du  c r i t ique  l i t té ra i re ,  on  dev ine  dé jà  tou te  la

luc id i té  de  He imann,  la  sûre té  de  son goût ,  la  dé l i ca tesse de  son tem-

pérament  e t  sa  ré f lex ion  ob jec t ive  e t  sere ine  sur  le  p rob lème ju i f  qu i  le

concerne auss i  pu isqut i l  es t  éga lement  d to r ig ine  ju ive ,  tou tes  ces  qua l i tés

de coeur  e t  d 'espr i t  que t r Iassermann appréc ie ra .  A  par t i r  de  la  p remière  ren-

cont re  qu i  n taura  l ieu  que deux  ans  p lus  ta rd ,  l rau teur  reconnaî t ra  en  lu i

le  maî t re  e t  l rami  qu i  jusque 1à  a  fa i t  dé fau t  dans  son ex is tence.

Pour  I 'heure ,  i l  ne  se  doute  pas  que l r in té râ t  man i fes té  par

.  Heimann pour son ronan prépare son entrée dans une des plus grandes mai-

sons  d 'éd i t ion  a l lemandes,  le  S .  F ischer  Ver lag .  En 1898,  Samuel  F ischer

é ta i t  dé jà  un  éd i teur  connu.  Sa maison,  fondée en  1886 à  Ber l in  e t  d i r igée

avec  or ig ina l i té  e t  dé termina t ion ,  ava i t  p ro f i té  du  pres t ige  e t  du  déve lop-

penent  cu l tu re l  de  la  cap i ta le  du  Re ich .  Ed i teur  des  l i t té ra tu res  nord iques ,

des  naÈura l i s tes  e t  des  grands  au teurs  a l lemands contempora ins ,  S .  F ischer

ava i t  imposé rap idement  son nom en A l lemagne e t  à  1 té t ranger ,  en  par t i cu l ie r

en Autr iche où les écr ivains les plus importants lui  conf iaient leurs oeu-

vres. Wassermann a raeonté corment,  dès son séjour à Nuremberg, alors qut i l

n tava i t  pas  encore  v ing t  ans ,  i l  cons idéra i t  le  nom de S.  F ischer  comme la

c I é  d e  l a  r é u s s i t e  :

"Vers  1890,  le  nom de F ischer  é ta i t  un  c r i  de  guer re( . . . ) ,  un  vér i -

t a b l e  S é s a m e "  ( 2 ) .

Or ,  sur  les  conse i ls  de  son lec teur ,  S .  F ischer  découvre  Les  Ju i fs

de  Z i rndor f  ;  i l  es t  s i  fo r tement  impress ionné qu t i l  souha i te  rencont re r

( l )  l l assermann,  in  Se lbs tbe t rach tungen,  p .  45"

( 2 )  C i t .  M e n d e l s s o h n ,  S . . F i s c h e r  u n d  s e i n  V e r l a g ,  1 9 7 0 " . p .  1 1 5 2 .
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l ' au teur  ;  un  de  ses  passages à  Mun ich .  au  début  de  l rannée 1898 lu i  en

fourn iË  l roccas ion ,  ma is  pour  L t ins tan t  i l  ne  peut  ê t re  ques t ion  que de

prendre contact,  l {assermann est l ié par contrat à A. Langen, comme i l  le

rappel le lui-même :

"Son in ten t ion  é ta i t  s imp lement  de  vo i r  le  débutan t .  La  poss i -

b i l i té  d 'une co l labora t ion  ne  fu t  abso lument  pas  d iscu tée  pu isque je  n 'é -

t a i s  p a s  l i b r e  ( .  . . 1  i f  m e  f i t  f  i m p r e s s i o n  ( . . . )  d ' u n  c h a s s e u r  d é b o n n a i r e (  .  .  )

t rès  p rudenË e t  assez  scept iquet '  (  I  )  .

Môme si  el le ne débouche sur aucun engagement immé-diat,  cette

première  rencont re  mér i te  d tê t re  re tenue par  l th is to i re  l i t té ra i re  conme

une date  s ign i f i ca t i ve .  Ctes t  la  p remière  fo is  que se  c ro isent  la  des t inée

d 'un  au teur  e t  d run  éd i teur  dont  1a  co l labora t ion ,  pendant  p lus  de  t ren te

ans ,  aura  que lque chose de  remarquab le  eÈ sera  pro f i tab le  à  l run  e t .  à  l tau-

tre. Comme nous le verrons plus loin,  les relat ions de S. Fischer et de

hrassermann i l lustrent dtune manière exemplaire la symbiose dans 1aquel le

v ivent  1 técr iva in  e t  son  éd i teur ,  leur  complémentar i té .  Pendant  tou t  le

premier  t ie rs  du  2oème s ièc le ,  les  noms de S.  F ischer  e t  de  Wassermann se-

ron t  inséparab les  l tun  de  l rau t re ,  
"o r * "  

i l s  seron t  tous  deux  ind issoc iab les

du panorama de la l i t térature al lemande.

1893 - DEPART POUR VIENNE

Le jeune écr ivain à qui rend visi te un des éditeurs les plus

connus semble ntavoir rien de conmun avec le jeune homme bohènne arrivé- à

Munich quelques années auparavant.  Et de fai t  le pet i t  Jui f  pauvre de Ft i r th

a parcouru un ext.raordinaire chemin depuis qut i l  a quit té sa vi l le natale,

r i che  du  seu l  monde qu ' i l  por ta iÈ  en  lu i .  De tou tes  ces  années,  ce l les  de

Munich  on t  é té  les  p lus  fo rmat r ices  e t  les  p lus  p ro f i tab les .  Ic i  l rex is tence

du vagabond rêveur  s 'es t  s tab i l i s6  ;  g râce  à  l rac t i v i té  l i t té ra i re ,  I , lasser -

mann a  échappé à  la  so l i tude  to ta le ,  i l  a  réuss i  à  se  fa i re  admet t re ,  à

a t t i re r  l ra t ten t ion  des  n i l ieux  in te l lec tue ls ,  à  gagner  I 'ami t ié  de  Th.  Mann,

de F. I . tedekind, nouant ainsi  des relat ions qui seront durables. Contrairement

( l )  I b i d . ,  p .  3 3 7 .
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à toutes les sombres prophét ies de sa famil le,  i l  semble bien promis à une

car r iè re  dans  les  le t t res .

Cependant ,  i l  es t  mo ins  b ien  in tégré  qu t i l  n 'y  para î t  à  la  v i l le ,

à  sa  soc ié té ,  à  ses  mi l ieux  l i t té ra i res .  Ses  re la t ions  fami l ia les  sont  dé-

sas t reuses  e t ,  pour  t .ou t  d i re ,  inex is tan tes  ;  i l  ne  t rouve pas  fac i lement

sa place parmi les auteurs munichois dont i l  par lera dans I9i l j j .g,  pl , r"

de  v ing t  ans  p lus  ta rd ,  avec  une sévér i té  ex t rême.  A  l ten  c ro i re ,  ce  cerc le

des  inËe l lec tue ls  de  Mun ich  n té ta i t  qu 'un  un ivers  compos i te ,  le  po in t  de

convergence d t ind iv idus  venus  de  tous  les  hor izons ,  de  tou tgs  1es  c lasses

soc ia les ,  de  tou tes  les  s iEuat ions .  On aura i t  pu  s ta t tendre ,  d i t  Wassermann,

à  ce  qu tune communauté  v6r i tab le  se  fû t  cons t i tuée ;  o r  r ien  de  te l  n rex is -

ta i t ;  c 'é ta i t  au  cont ra i re  la  cohab i ta t ion  du  mei l leur  e t  du  p i re ,  de  la

nob lesse des  sent iments  e t  de  la  mesqu iner ie ,  le  règne d tun  ind iv idua l i s rne

forcené e t  le  souc i  ja loux  de  la  réuss i t .e  :

"C 'é t .a iÈ  un  mélange,  une réun ion  e t  une oppos i t ion  acc idente l les

d ' ind iv idus  p lus  ou  moins  doués( . . r r  p lus  ou  moins  dé terminés ,  ou  p lus  ou

m o i n s  a i g r i s "  ( l ) .

Ce tableau est t rop af f  l igeant pour être vrai ,  et  l . Iassermann a sans

aucun doute  sou l igné à  1 t 'excès  les  insu f f i sances  e t  fo rcé  b ien  des  t ra i ts ,

ma is  ces  l ignes  nous  res t i tuent  avec  une cer ta ine  exac t i tude la  s i tua t ion

ambiguË qui étai t  encore la sienne à Munich et son inadaptat ion tenace.

11 esr très signi f icat i f  et  t rès révélateur de son tempéra:nent

que I^Iassermann ntai t  pas réussi  à trouver vér i tablemenÈ sa plaee dans une

v i l le  pour tan t  accue i l lan te  e t  ouver te  à  des  in f luences  mul t ip les .  Les  bLes-

sures  de  I ten fance e t  de  l fado lescence é ta ienÈ t rop  dou loureuses  e t  les

conf l i ts psychologiques trop profonds pour être aussi rapidernent effacés i

l ra t tenEe é ta i t  t rop  grande pour  n tê t re  pas  déçue par  une réa l i té  fo rcément

impar fa i te .

Mun ich  n té ta i t  assurément  pas  ce  champ c los  où  s ra f f ron ta ien t  les

écrivains dans une compéti t ion impitoyable, mais i1 est sûr que Wassermann ne

pouvait  p"" o.P"être dérouté par 1a mult ipl ic i té des tendances et des écoles

l i t té ra i res ,  lu i  qu i  ne  rêva i t  que de  cha leur  humaine  e t  de  b ienve i l lance,

( l )  M e i n  l { e g ,  p .  6 9 .
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drautan t  p lus  qur i l  a r r i va i t  à  Mun ich  à  un  momenÈ déc is i f  où  s ropposa ien t

des  courants  cont rad ic to i res .  Avec  le  temps,  sa  s i tua t ion  au  S inp l i c iss inus

devenait  plus inconforÈable, i l  ne pouvait  sradapter totalement à La tour-

nure  d tespr i t  de  ces  "car ica t .u r is tes  l i t té ra i res ' r  dont  par le  Th .  Mann,  n i

à  ' rce t te  l i t té ra tu re  d robéd ience démocra t ico-anarcho-corunun is te t t  ( l )  qu té-

voque M. G. Conrad. Tout cela conf irmait  son impression de vivre dans une

"ère  d ' ind iv idua l i sme ar ide"  (2 )  e t  exp l ique 
" "  

âé . i " ion  de  qu i t te r  Mun ich

pour  V ienne,  déc is ion  dans  laque l le  des  ra isons  d to rdre  psycho log ique e t

senËimenta l  jouent  auss i  un  rô le  déÈer rn inant  :  d i f f i cu l té  à .v iv re  des  ami -

t iés  vér i tab les ,  insa t is fac t ion  fonc iè re  qu i  le  pousse tou jours  vers  des

hor izons  supposés  mei l leurs ,  pass ion  amoureuse dont  i1  a f f i rme qure l le  me-

naça i t  de  le  condu i re  "au  bord  de  la  ru ine"  (3 ) .

Cres t  pourquo i ,  sa is issant  I toccas ion  d tun  nouveau commencement

qui lu i  est donnée r i l  accepÈe en mai 1898 un poste de correspondant de la

Frankfurter Zeitung chargé de la er i t ique théâtrale et gagne imrnédi i tement

Vienne. En arr ivant dans la capitale autr ichienne, i l  a sans doute au coeur

le  dés i r  d re t facer  le  souven i r  des  deux  premiers  sé jours ,  de  prendre  p ied

dans ceÈte  v i l le  qu i  I ta  fasc iné ,  ma is  où  i l  n ta  é té  qu 'un  jeune é t ranger

miséreux. Cette fois,  i l  est beaueoup mieux armé pour réussir  dans ce champ

plus vaste que Munich et dans une atmosphère qui stavdrera mieux adaptée à

son tempérament.

( l )  D i e  G e - i e l l s c h a f t  1 3 ,  I X  1 8 9 7 ,  p .  1 2 5 - 8 .

(2) Selbstbetræhtungen,

(g) 4eit  Iqgs' p.J7.

P . 6 0 .
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t698 -1914 .  v rENNE.

CHAPITRE IV

LIAPAIS},}TEi{T PASSAGER DES CONFLITS

1 8 9 8 - 1 9 0 1 IJN HOMME INSTALLE

Vienne au tournant du siècle

Au moment où l , Iassermann arr ive à Vienne, 1'Autr iche vi t  encore à

l rheure  des  cer t i tudes .  Le  passé grand iose  de  l rEmpi re  des  Habsbourg  e t  1a

façade br i l lan te  du  présent  d iss i rnu len t  les  f i ssures  qu i  1e  menacent .

Le  compromis  de  1867,  s igné après  la  g rande déroute  de  Sadowa,

a instauré entre la Hongrie et I 'Autr iche un modus vivendi équitable et i l

semble  que le  dua l i sme a i t  con tenu jusque 1à  la  poussée des  fo rces  cent r i -

fuges  e t  réa l i sé  un  nouve l  équ i l ib re .  L re ,mpereur  Franço is -Joseph règne depu is

çinquante ans; f igure populaire incarnant une force morale apparemment in-

des t ruc t ib le ,  i l  es t  garan t  de  l run i té  dans  ce t  Empi re  aux  mul t ip les  na t ions .

Les  suppor ts  t rad i t ionne ls  de  l rE ta t ,  a rmée,  nob lesse e t  corps  des  fonc t ion-

na i rqs ,  insp i ren t  encore  conf iance.  L fa rmée,  avec  ses  t rad i t ions ,  représente

un l ien  avec  Ie  passé na t iona l  e t  jou i t  d lun  pres t ige  ind iscu tab le  ;  imp lan-

tée  sur  tou t  Le  te r r i to i re ,  e l le  es t  un  fac teur  de  cohés ion .  Les  nob les ,

a1l iés naturels de la couronne, occupent toujours le sommet de la pyramide

soc ia le  ;  leur  s ty le  de  v ie ,  1 ré légance pr inc iè re  de  leurs  pa la is ,  leurs

car r iè res  br i l lan tes  dans  les  chance l le r ies  sauvegardent  encore  tou tes  les

apParences .  Jusquraux  conf ins  de  l rEmpi re ,  des  fonc t ionna i res  zé lés  fon t

app l iquer ,  dans  un  espr i t  de  dévouement  à  l rE ta t ,  une lég is la t ion  complexe.

Cependant  sous  ce t te  façade de  so l id i tê  se  cachent  dé jà  b ien  des

fa ib lesses .  Le  compromis  en t re  les  A l lemands e t  les  Magyars  n ta  réso lu  que

le  p rob lème hongro is  e t ,  auss i  b ien  en  C is le i than ie  qu 'en  Trans le i than ie ,

les  minor i tés  demeurent  asserv ies  ;  le  moment  venu,  1e 'dua l i sme s 'avérera

impu issant  à  con ju rer  le  pér i l  du  morce l lement .  L 'enpereur  Franço is -Joseph,

dé jà  v ie i l l i ssant ,  révè le  un  tempérament  p lus  ap te  à  fa i re  surv iv re  son ré -

gime qutà prat iquer des réformes en profondeur.  Le corps des administrateurs

est de plus en plus pr isonnier de la rout ine, i l  a tendance à devenir  une

bureaucrat ie conpl iquée et fonnal iste. La noblesse el le-roême se repl ie sur
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sa t rad i t ion  e t  joue  un  rô le  po l i t ique  e t  économique de  p lus  en  p lus  e f facé .

Passant  1 té té  dans  ses  rés idences  à  la  campagne e t  l rh iver  dans  ses  pa la is

de V ienne,  e l le  n res t  p lus  guère  préoccupée que de  mondan i tés  e t  se  dés in -

té resse de  la  v ie  du  pays .  Ses  t rad i t ions  br i l lan tes  fon t  i l l us ion ,  co 'nme

font  i l l us ion  la  douceur  de  v iv re ,  la .  qu iéÈude,  la  bonhomie  e t  1e  ra f f ine-

ment qui marquent la vie sociale dans son ensemble.

L ta tmosphère  de  Èo lérance e t .  d r insouc iance qu i  es t  ce l le  de  V ienne

au tournant  du  s ièc le ,  le  goût  des  fê tes ,  l r in té rê t  rée l  pour  le  théât re  e t

pour  la  mus ique,  le  ra f f inement ,  I tac t i v i té  cu l tu re l le  qu i  es t  d tune inËen-

s i té  remarquab le  ne  peuvent  fa i re  oub l ie r  les  t rans format ions  soc ia les  qu i

s ropèrent  e t  qu i  annoncent  dé jà  1es  grands  bou leversemenÈs à  ven i r .

Pendant  tou te  la  deux ième moi t ié  du  l9ème s ièc le ,  les  phénomènes

soc iaux  les  p lus  impor tan ts  on t .é té  la  cons t i tu t ion  d tun  pro lé ta r ia t  indus-

t r i e l  e t  l r e s s o r  d e  l a  b o u r g e o i s i e .  A  l a  f i n  d u  s i è c l e ,  l e  r ô l e  p o l i t i q u e  e t

soc ia l  du  pro lé ta r ia t  resÈe encore  modeste  e t  aucune exp los ion  soc ia le  ne  se

produ i t  ;  par  cont re ,  la  bourgeo is ie  qu i  se  subs t i tue  à  la  nob lesse dé fa i l -

lante donne à l -a vi l le de Vienne sa vér i table physionomie, non seulement en

ce qu i  concerne l tac t i v i té  économiquer  le  commercer  les  banques e t  l r indus-

t r i e ,  m a i s  a u s s i  p o u r  l r e s s e n t i e l  d e  l t a c t i v i t é  c u l t u r e l l e .

La  bourgeo is ie  a isée -c lasse  dans  laque l le  pénét re ra  l . lassermann-  a

une grande tradi t ion de cul ture et le goût d 'un luxe raff iné, mais aussi  quel-

quefo is  tapageur .  Beaucoup de  fami l les  bourgeo ises  im i ten t  la  nob lesse.  On

stadonne à  la  l i t té ra tu re ,  à  la  mus ique,  aux  langues é t rangères ,  on  va  au

théât re ,  au  concer t ,  on  donne de  br i l lan tes  récept ions ,  des  ba ls ,  on  organ ise

des  so i rées  poét iques .  Les  en fan ts  de  bonne fami l le  on t  1e  goût  du  spor t ,

c res t  1 'époque des  grandes randonnées à  b icyc le t te  e t  des  promenades en  mon-

Èagne ;  on fai t  de fréquents voyages au Tyrol  et  en l tal ie.  Comme les nobles

dans leurs  gent i lhommières ,  on  passe vo lon t ie rs  une par t ie  de  1 t6 té  dans  que l -

que résidence du SalzkamrnerguÈ. tr lassermann nréchappera pas à cette mode, i l

cho is i ra  A l taussee,  où  i1  rencont re ra  régu l iè rement  HofmannsEha l  e t  où ,  après

l a  g u e r r e ,  i l  s r i n s t a l l e r a  d é f i n i t i v e m e n t .

Un au t re  t ra i t  carac tér is t ique  de  1a  soc ié té  v ienno ise  es t  la  p ré-

sence drun nombre important de Jui fs qui constï tuent vers l9O0 environ 20 Z

de la populaÈion globale de la vi l - le.  Beaucoup drentre eux aPpart iennent à

1 'é l i te  in te l lec tue l le  e t  soc ia le  e t  dép lo ien t  dans  les  domaines  les  p lus



- 67 -

divers une act iv i té remarquable. Vienne est pour les Jui fs .  un centre de

réf lexion inportant ;  en 1896 Theodor HerzL a publ ié son l ivre progranme

L r E t a t  j u i f  e t  s o u s  È a  p r é s i d e n c e ,  l e  p r e m i e r  c o n g r è s  s i o n i s t e  s e ' I i e n t

un an plus tard dans la capiÈale autr ichienne. Les Jui fs occupent une gran-

de p lace  dans  les  p ro fess ions  l ibéra les  e t  dans  le  monde des  a f fa i res  en

généra l ,  en  par t i cu l ie r  dans  1e  cormerce .  Les  h is to r iens  s taccordent  à  re -

connaî t re  gu t i l s  dé t iennent  à  1 tépoque une rée l le  p répondérance dans  l rac-

t i v i té  banca i re  e t  dans  la  p resse,  euê l r indus t r ie ,  les  en t repr ises  e t  les

Èransports sont largement dépendants de leurs capitaux. Le rôle des Jui fs

dans la vie cul turel le est également déterminant.  I , lassermatn l , r i - rême cons-

ta te  à  son ar r i vée  à  V ienne la  p lace  éminente  des  Ju i fs  dans  la  soc ié té  :

" L e s  b a n q u e s ,  l a  p r e s s e ,  l e  t h é â t r e , ( . . . )  t o u t  é t a i t  d a n s  l e s  m a i n s

des  Ju i fs "  ( l ) .  11  fa i t  i c i  écho à  St .  Zu te îg  qu i  écr i t  lu i  auss i  :

"Les  9 / loèmes de  ce  que le  monde cé lébra i t  en  fa i t  de  cu l tu re

v ienno ise( . . .  )  représenta ien t  une cu l tu re  encouragêe,  nour r ie  e t  rnême é la -

borée par  les  Ju i fs  de  V ienne( . .J ,  par touÈ,  en  tan t  que savants ,  v i rÈuosef r

pe in t res ,  rég isseurs ,  journa l i s tes  e t  a rch i tec tes ,  les  Ju i fs  occupa ien t  dans

l rex is tence in te l lec tue l le  de  V ienne de  hautes ,  vo i re  les  p lus  hautes  pos i -

t i o n s "  ( 2 ) .

I1  n tes t  pas  ra re  qu tune te l le  s i tua t ion  so i t  généra t r i ce  de  ja -

lous ie  e t  de  tens ion  à  l r in té r ieur  du  corps  soc ia l  e t  on  ne  s té tonnera  guère

de 1 'ex is tence d tun  an t isémi t i sme t rès  v i ru len t  dans  1a  cap i ta le  de  Habsbourg .

Cet  an t isémi t i sme se  rencont re  a lo rs  chez  tous  ceux  qu i  se  senten t ,  ou  se

cro ie i r t  menacés 'dans  leurs  pos i t ions  économiques ,  leurs  cer t i tudes  re l ig ieu-

ses ,  leurs  t rad i t ions  soc ia les  e t  é th iques  ou  leur  conserva t isme fonc ie r ,

dans la mesure où chacun croi t  discerner dans la personne du Juif  la menace

qu ' i l  redoute  le  p lus .  Pour  les  uns ,  les  Ju i fs  sont  de  redouÈab les  concur -

ren ts  économiques ;  pour  d rau t res ,  des  na t ionaL is tes  tenants  d run  Eta t  é t ran-

ger r  l rE ta t  ju i f ,  pour  d tau t res  en f in ,  de  dangereux  révo lu t ionna i res ,  suppôts

de 1a  soc ia l -démocra t ie  qu i  s 'o rgan ise  (3 ) .

( l )  M e i n  l l e g ,  p .  l 0 2 .

(2 )  C i t .Hugo Hantsch ,
1 9 6 8 ,  p . 4 2 5 .

in  D ie  Gesch ich te  0s ter re ichs  1648-1918,  Ve_r lag  _Sty r ia '

(3) On se souvient p"r 
"*" tpl"des mouvements ouvriers au

bourgeo is ie  ju ive .

que Viktor
congrès de

Ad ler  qu i  réa l i sa  en  1889
Hainfeld étai t  né dans la

1 'un i té
grande
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Crest dans le part i  des nat ionaux-al lemands de Georg Schônerer

que L tan t isén i t i sme es t  le  p lus  v i ru len t  ;  chez  ces  pangerman is tes ,  i l

p rend une nuance ne t tement  rac is te  qu t i l  n ra  pas  a i l leurs ,  en  par t i cu l ie r

dans le part i  des ihrét iens-sociaux de Karl  Lueger où i l  fa i t  cepen-

dant  par t ie  du  programme o f f i c ie l .  I c i  la  quesÈion  ju ive  es t  cons idérée

non pas conme une quest ion rel igieuse, ni  cott 'me une quest ion de race, Eais

cout rne  une ques t ion  soc ia le .  Lueger  combat  essent ie l lement  le  1 ibéra l i smer .

sys tème à  l t in té r ieur  duque l  les  Ju i fs  se  sont  assuré ,  se lon  lu i ,  une pré-

dominance né fas te  dans  la  haute  f inance,  I t indus t r ie  e t  le  commerce.  Sa

cr i t ique  du  1 ibéra l i sme débouche donc  tou t  na ture l lement  sur  l - tan t isémi t i s -

me.  11  par tage l rana lyse  du  pr ince  A lo is  vonL iech tens te in ,  au t re  théor ic ien

du chr is t ian isme soc ia l ,  gu i  a f f i rme :

"Les  Ju i fs  ne  por ten t  pas  la  responsab i l i té  des  lo is  que nous  nous

sommes données nous-mêmes, pr isonniers des idées du l ibéral isme manchesté-

r ien .  Ma is  1à  où  ces  idées  règnenË,  ies  Ju i fs  se  réun issent  pour  exp lo iÈer

( 1 e s  a u t r e s ) "  ( l ) .  f -
En  l89 l  Kar l  Lueger  dev ien t  p rés ident  de  la  f rac t ion  an t i - ju ive

du conse i l  mun ic ipa l  de  V ienne e t  lo rsqu 'en  1897 i l  es t  é lu  ma i re  de  la

v i l le ,  les  Ju i fs  redouten t  d têÈre  malmenês.  En réa l i té ,  r ien  de  te l  ne  se

produ i t  en t re  1897 e t  l9 lo ,  pendanE le  mandat  de  Lueger  dont  l ranÈisémi t i sme

of f i c ie l  es t  tempéré  par  la  cord ia l i té  e t  un  sens  Èrès  déve loppé des  re la -

t ions  soe ia les .  Se lon  S: .  Zwe ig ,  l tan t isémi t i sme rée l  de  Lueger  ne  I tempê-

chait  pas "de resÈer amical et  accormodant avec ses anciens amis jui fs ' r  et

après son tr iomphe électoral  les Jui fs purent cont inuer à vivre dans la

même éga l i té  des  dro i ts  e t  la  même cons idéra t ion"  (2 ) .
'  

Cet te  a t t i tude  de  Lueger  es t  assez  représenta t ive  de  l tan t isémi -

t i sme v ienno is  en  généra l .  L 'an t isémi t i sme es t  une indén iab le  réa l i té  dans

b ien  des  rn i l ieux  ;  par t i cu l iè rement  agress i f  dans  la  pe t i te  bourgeo is ie ,  i l

existe aussi dans les mi l ieux intel lectuels,  corume en témoigne par exemple

cet te  le t t re  de  Gustav  Mah ler  écr i te  au  débuc de  1 'année 1895 :

"Ma qua l i té  de  Ju i f  n ' in te rd i t  dans  les  cond i t ions  ac tue l les  1 'en-

Èrée dans tout Hoftheater.  Ni Vienne, ni  Berl in,  ni  Dresde, ni  Munich ne me

sont ouverts,  par, tout souf f  le le même vent" (3) .

( l )  C i t .  H .  H a n t s c h ,  o p .  c i t . , p .  424 ,

(z)  Ib id . ,  n .  426,

(3)  Ci t .  F.  Derré,  LrOeuvqe d. rAr thur  Schni tz ler ,  1966,  p.  38.
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CependanË, malgré son incontestable virulence qui se manifeste

par fo is  jusque dans  la  p resse l ibéra le ,  i l  ne  semble  pas  gue l ran t isémi -

t isne perÈurbe aussi profondénent l rexistence de la société viennoise que

pour ra iÈ  le  la isser  supposer  I ta r rogance de  ses  propos .  L tambiance géné-

rale de cette vi l le,  surÈouÈ son caractère cosmopol i t .e semblent jouer un

rô le  modéra teur  e t  fac i l iÈer  des  re la t ions  soc ia les  qu i  par tou t  a i l leurs

se trouveraient gravement.  compromises par un ant isémit isme aussi ouver-

tement  p roc lamé.  Dans ce tÈe c i té  s i tuée aux  l im i tes  de  p lus ieurs  mondes,

à  la  fo is  german ique,  la t ine  e t  s lave ,  re f leË d 'une mosa iquo.  d rEra ts  e t

de  na t iona l i tés r  les  Ju i fs ,  durement  ma lmenés en  paro les ,  son t  en  réa l iÈé

mieux adrnis et tolérés dans les fai ts comrne un des éléments de Ia diversi-

té  soc io log ique de  la  v i l le .

Pour I , lassermann en tout cas, I tarr ivée à Vienne marque l tamorce

d 'un  apa isement  dans  sa  ré f lex ion  sur  sa  na issance ju ive .  Cer tes ,  l lan t isé-

rni t isme tapageur de nombreux mil ieux ne lui  échappe pas, mais i l  sren accolù-

mode mieux  que des  s i tua t ions  équ ivoques e t  p lus  ins id ieuses  qu ' i l  a  con-

nues en Al lemagne. Non pas que tous les problèmes se trouvent résolus, au

cont ra i re  ;  i l  se  t rouve conf ron té  à  des  d i f f i cu l tés  nouve l les . Par ses

ami t iés  e t  son  r ra r iage,  i l  pénèÈre  dans  la  bourgeo is ie  ju ive  a isée,  g roupe

soc ia l  qu t i l  connaî t  ma l  e t  dont  la  f réquenta t ion  lu i  insp i re ra  des  sent i -

menÈs mâlés ;  i l  ne cornprendra pas la volonté de son entourage de s I  af f t r-

mer comme une conmunauËé dist incte, i l  croira déceler en lui  une certaine.

fo rme de su f f i sance e t  le  dés i r  de  para î t re  ( l ) .  Les  théor ies  s ion is tes

n téve i l le ron t  que son scept ic isme e t  même sa  réprobat ion .  Bénéf ique en  un

cer ta in  sens ,  l r ins ta l la t ion  à  V ienne la issera  donc  subs is te r  des  zones

dtombre  dans  ce  domaine .  De mdme,  Ie  rnode de  v ie  v ienno is ,  l ta tmosphère  dé-

tendue e t  bon en fan t ,  l ramén i té  des  re la t ions  soc ia les  âuront  incontes ta-

b lemenE une in f luence apa isante  sur  sa  personna l i té ,  ma is i l s  ne  fe ron t  pas

oub l ie r  la  pa t r ie  a l - lemande.  L r ins ta l la t ion  en  Aut r i che  sera  souvent  ressen-

t ie corore la conséquence d'une di f f icul té inexpl icable à vivre en Al lemagne,

par conséquent comme une sorte de moindre mal,  drautant plus que l tespri t

lucide de l lassermann discernera rapidement,  derr ière l taimable façade et l -e

( r )  c f i n f r a , p .  6 2 5  s q .
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bonheur  doré  de  ce  monde v ienno is ,  les  fa ib lesses  d tune c iv i l i sa t ion  qu i ,

en  réa l i té ,  s tachemine vers  sa  propre  d ispar i t ion .

Cres t  avec  les  u r i l ieux  l i t té ra i res  que se  nouent  les  p remières

relat ions. Son arr ivée dans La capitale autr ichienne ne signi f ie pas pour

lrauteur une transplant,at ion dans un monde totalement inconnu. En effet ,  i1

existai t  entre Vienne et Munich des échanges nombreux, les deux vi l les

nréËa ien t  pas  des  cent res  in te l lec tue ls  i so lés  e t  beaucoup d técr iva ins  par -

tagea ien t  leur  v ie  en t re  les  deux  c i tés  -que 1 'on  songe par  exemple  à  R i lke ,

à  S .  George,  à  P .  A l tenberg  ou  H.  Bahr - rs i  b ien  gue Max Hatbe  a  pu  comparer

Mun ich  à  "une sor te  de  faubourg  de  V ienne"  ( l ) .  Cependant ,  en  ce t te  pér iode

déc is ive  pour  1a  l i t té ra tu re ,  1a  v ie  in te l lec tue l le  à  V ienne présenta i t  des

caractères or iginaux qui nront pas été sans importance pour la formation de

!,Iassermann.

Ic i  les  oppos i t ions  é ta ien t  mo ins .abruptes  en t re  les  au teurs  mo-

dernes  e t  la  t rad i t ion  p lus  anc ienne.  A lo rs  qu 'à  Mun ich  on  s racharna i t ,  par -

fois rageusement,  contre Paul Heyse, ic i  personne ne rejet-ai t  au nom de la

modernité lroeuvre d-e l.larie von Ïbner-rlsr-chenbach, de Lud.wig Ânzengruber ou d.e
Peter  Roségger .  0n  ne  reconna isèa i t  pas  en  eux  de  fades  ép igones,  ma is  des

observa teurs  persp icaces  de  la  réa l i té  au t r i ch ienne qu i ,  chacun à  sa  man ière ,

res t i tua ien t  que lque aspec t  essent ie l  de  1a  soc ié té  de  leur  temps.  Leur  a r t

témoigna i t  d run  enrac inement  dans  1 tépoque,  i l  ava i t  une ass ise  popu la i re ,

le  réa l i sme de leur  s ty le  eÈ de leur  observa t ion  ava i t  que lque chose de  mo-

derne e t  on  songea i t  mo ins  à  se  dé f in i r  par  oppos i t ion  à  eux  qurà  pro longer

leurs  recherches .

.  De même,  la  t rad i t ion  du  feu i l le ton  é ta i t  t rès  so l idement  inp lan-

tée  à .V ienne.  Ic i  encore ,  on  souha i ta i t  davantage adapter  e t  rev iv i f ie r  ce t te

t rad i t ion  que la  condamner .  Que l -e  feu i l le ton  s r in té ressât  à  l fa r t ,  à  la

l i t té ra tu re  ou  à  la  mus ique comme ceux  de  Ludwig  Spe ide l ,  ou  qu t i l  s tappa-

rentât plus à des chroniques de la vie viennoise comne ceux de Friedr ich

Sch lôg l ,  on  cons ta ta i t  qur i l  représenta iÈ  un  mode d 'express ion  or ig ina l .  Des

espr i ts  de  qua l i té  comme H.Bahr rH.von Hofmannstha l ,s .ZweLg,  F .SaLten  ou  p .

Altenberg ne dédaignaient pas ce genre mineur qui,  aveè eux, exigeait  Èou-

( l )  In  Jahrhunder twende,  p .  2 lO.
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jours  la  légère té  de  la  fo rme,  des  po in tes  sp i r i tue l les ,  une pensée d is -

t rayante ,  ma is  s ra tÈacha i t  éga lement  à  des  prob lèmes ar t i s t iques  e t  l - i t -

téraires. Conrme les oeuvresde M;ùonEbner-Eschenbach, de L. Anzengruber et

P .  Rosegger ,  le  feu iL le ton  témoigna i t  d rune ac t iv i té  l i t té ra i re  qu i  n ré ta i t

pas coupée de la réal i té sociale. Par son intervent ion quot idienne dans

la  p resse,  le  feu i l le ton is te  ava i t  une pr ise  d i recÈe sur  le  pub l i c  qu ' i l

so l l i c i ta i t  g râce  à  la  po lémique ou  à  la  sa t i re ,  i l  i n te rvena i t  dans  la

fo rmat ion  de  I 'op in ion  pub l ique.

Ainsi  l , r lassermann découvre à Vienne une tradi t ion moins heurtée

et  p lus  sûre  d te l le -même,  une p lus  g rande cont inu i té ,  en  même temps qu 'une

m e i l l e u r e  p a r t i c i p a t i o n  d e  1 ' a r t i s È e  à  l a  v i e  s o c i a l e .  I c i  1 ' é c r i v a i n  f a i t

davantage corps  avec  son peup le ,  i l  con t r ibue par  son oeuvre  à  dé f in i r

" l ' espace sp i r i tue l  de  la  na t ionr ' .  I l  es t  cer ta in  que ce  t ra i t  carac tér is -

Èique des mi l ieux l i t téraires autr ichiens dans lequel Wassermann esÈ admis

dès son arr ivée à Vienne, a contr ibué à créer et à renforcer en lui  un sen-

t iment  d rappar tenance e t  de  sécur i té .
'  La  cont inu i té  de  la  t rad i t ion  fa i t  que la  l i t té ra tu re  auÈr ich ienne

nfes t  p ra t iquement  pas  touchée par  1e  na tura l i sme.  La  t rans i t ion  s taccompl i t

sans  heur t  vers  la  modern i té .  Le  Burg theater  joue  les  p ièces  d t lbsen sans

que ce la  déchaîne  des  Èempêtes  dren thous iasmereÈ dès  l89 l  H .  Bahr  cons ta te

dans son essa i  D ie  Ûberwindung des  Natura l i smus que le  na tura l i sme n tes t  pas

nécessaire à Vienne, i l  refuse une rupture tapageuse avec la générat ion pré-

cédente .  Cependant  la  cap i ta le  au t r i ch ienne es t  le  théât re  d 'un  grand e f fo r t

de  recherche ;  I tespr i t  novateur  se  man i fes te  par t i cu l iè rement  dans  Ie  g roupe

du Jung l ^ I ien .  H.  Bahr  en  es t ,  le  por te -drapeau,  b ien tô t  re jo in t  par  des  écr i -

vains de grand Ealent conme A. Schnitz ler,  H. v.  HofmannsÈhal,  R. Beer-Hof-

mann e t  F .  Sa l ten .

Sans avoir  de programme très précis,  les auteurs du Jung-Wien re-

cherchent  un  nouveau mode d texpress ion  ;  tou t  en  s t insp i ran t  de  leurs  a înés ,

i l s  veu len t  p rendre  en  compte  les  tendances  l i t té ra i res  modernes .  Beaude la i -

Têr  Zo Ia  e t  Ibsen ne  leur  sont  pas  é t rangers ,  i l s  es t iment  qu t i l  fau t  a l le r

p lus  lo in  que les  s imp les  descr ip t ions  du  réa l i sme e t  appro fond i r  1es  ana ly -

ses psychologiques. Leurs idées s t  exprimenË dans la revue Die Moderne Dich-

tung qui devient en l89l  La Moderne Rundschau, dans Die Zeit  et  dans la

Wiener Rundschau

Au mil ieu de ces écr ivains déjà expérimentés, passionnés de ré-
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f lex ion  sur  l ra r t  e t  dépos i ta i resd tune cu l tu re  ra f f inée ,  $ lassernann sera

à bonne école. Parmi eux, i l  t rouvera ce qui jusque 1à lui  a fai t  défaut,

une ambiance chaleureuse et un réel intérêt pour ses problèmes et ses pré-

occupat ions  .

Cer tes ,  a r r i van t  à  V ienne en  1898,  i l  ne  connaî t ra  pas  I 'ambiance

du ca fé  Gr iens te id l  dé t ru i t  l rannée précédente  pour  permetÈre  1a  modern isa-

t ion  du  Michae lerp la tz .  Le  Café  Gr iens te id l  où  se  réun issa ien t ,  à  cô té  des

auteurs du Jung-I^I ien déjà ci tés, des écr ivains ou feui l letonistes comme F.

Fôrmann, R. Auernheir ier ,L.  Andrian, Schwarzkopf et Karlweis,  avait  cons-

t i tué  un  l ieu  de  ré f lex ion  e t  d 'échange except ionne l .  Les  pèrsonna l i tés  t rès

d iverses  qu i  s ty  réun issa ien t  é ta ien t  ouver tes  à  tous  les  p rob lèmes l i t té -

ra i res ,  a r t i s t iques  e t  ph i losoph iques .  On organ isa i t  des  lec tu res  pub l iques ,

on  jugea i t  les  oeuvres  nouve l les ,  on  prod ig ra i t  conse i l s  e t  c r i t iques .  Après

la  fe rmeture  du  ôa fé  Gr iens te id l  I tespr i t  des  réun ions  qu i  s ry  tena ien t  se

perpétue  dans  drau t res  ca fés  v ienno is  que l {assermann a  f réguentés .  On sa i t

par  exemple  qu t i l  fa isa i t  par t ie  du  cerc le  qu i  se  réun issa i t  au tour  d rA.

Schn i tz le r ,  dans  un  ca fé  s i tué  "non lo in  de  l . thô te l  de  v i l le t t ,  sous  " les

arcades"  ( l )  e t  qur i l  a  connu ce t te  a tmosphère  pass ionnée e t  cha leureuse,

ent ièrement nouvel le pour lui .

Ses  re la t ions  avec  les  écr iva ins  v ienno is  sont  fac i l i tées  par  ses

fonct ions de correspondant de la Frankfurter Zeitung qui 1e placent dans le

mil ieu pr iv i légié du théâtre, rendez-vous de la plupart  des auteurs du J""g-

Wien. Pour beaucoup de ces auteurs ên effet  1e théâtre a été la vocat ion

première ou i l  a du moins joué un rôle décisi f  dans leur formation et dans

leur  car r iè re .  Sans  par le r  de  Schn i tz le r ,  i1  fau t  évoquer  HofmannsÈha l ,

Bahr ,  Beer -Hofmann.  Le  Burg theater  (2 )  a  'e tê ,  se lon  I texpress ion  de  Bahr

" l e  b i e n  c o m m u n  d e  t o u È e  l ' é l i t q . . ) ,  i t  a  ê t ê  t o u t  u n  s i è c l e  l e  s e u l  b i e n

sp i r i tue l  dont  tous  les  A l lemands d 'Aut r i che  se  sont  ré jou is  à  l renv i "  (3 ) .

( l )  Vo i r ' p .  ex .  Max  Ha lbe ,  Jah rhunde r twende ,  p
' '  

Erinnàruns an Arthur Schnffiue
2O9-lO et [,lassennann,

R u n d s c h a u  4 3 ,  1 9 3 2 ,  B d .  I ,Er innerung an Arthur Schnit .z ler,
p .  5  e t  1 3 -

le  Deutsches  Vo lks-(2 )  Après  sa  démol i t ion ,  le  Burg theater  fu t  remPlacé par
theater .

( 3 )  I n  B u r g t h e a t e r ,  1 9 2 0  ,  p . 2 ,  c i t .  D e r r é ,  o p .  c i t . ,  p .  8 1 .
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Premières amit iés vlenno:-ses

Dès les premières semaines quf i l  passe à Vienne, Wassermann ren-

conÈre  A.  Schn i tz le r .  B ien  des  d i f fé rences  séparent  les  deux  honrmes,  l ro r i -

g i n e  s o c i a l e ,  l r â g e  - S c h n i t z l e r  e s t  1 t a î n é  d e  l l  a n s - r l a  c a r r i è r e  a u s s i .

Cependant la sympathie et la conf iance sr instaurent spontanément,  bases

dtune amit ié que par la sui te r ien ne démentira

Très vi te lùassermann part ic ipe aux réunions du "Café Sous-1es-

Arcades"  e t  dev ien t  un  des  fami l ie rs  de  Schn iÈz le r .  En  1932,  après  la  morÈ

d e  s o n  a m i ,  i l  a  f i x é ' ! e  s o u v e n i r  d e s  p r e m i è r e s  r e n c o n t r e s  ( t ) .  I 1  r e t i e n t

essent ie l lement  " l tamab i l i té " ,  les  "égards  e t  la  cons idéra t ion"  dont  i l  a

é t é  I ' o b j e t .  1 1  r a p p e l l e  c o m m e n t ,  a p r è s  l e u r  p a r t i e  d e  b i l l a r d  o u  d r é c h e c s ,

Schnitz ler et  lu i-même aimaient à parler " travai l  et  métier",  cornment 1'au-

teur  de  L iebe le i  sava i t  fa i re  accepter ,  avec  sa  dé l i ca tesse e t  son  tac t  na-

tu re ls r  les  verd ic ts  par fo is  sévères  qu ' i l  por ta i t  sur  les  oeuvres  soumises

à son appréc ia t ion .  
r

Cer ta ins  on t  vou lu  déce le r  une po inÈe â tar r i v isme e t  d thab i le té

manoeuvrière dans la manière dont Wassermann a gagné rapidernent 1'ar l i t ié de

Schn i tz le r .  I1  es t  sûr  qu ten  1898 le  jeune au teur  pensa i t  à  sa  car r iè re ,

qu t i l  é ta i t  essent ie l  pour  lu i  de  nouer  des  contac ts  e t  de  t rouver  des  appu is ,

cependantrMax Halbe va sans doute trop loin quand i l  af f i rme, non sans per-

f i d i e  :

"Schn i tz le r  é ta i t  en touré  d tun  pe t i t  c lan  respec tueux .  Wassermann

en fa isa i t  éga lement  par t ie  . . .  La  man ière  empressée eE zéLêe dont  iL  s 'a f -

fa i ra i t  auÈour  de  Schn i tz1-er r - lu i  servant  des  ver res  d teau e t  des  bou les  de

bi l lard me rappelai t  encore le jeune homrne qur i l  avait  été à Munich" (2) .

Quo i  qu t i l  en  so i t ,  le  sout ien  de  Schn i tz le r  s tavère  t rès  rap ide-

bénéf ique. I1 permet à l {assermann de prendre pied à Vienne et lu i  pro-

de nouveaux contacÈs. Bien vi te

ses colonnes pour les arÈicles

la l . I iener Rundschau réserve une place

du jeune c r i t igue  de  théât re  (3 )  qu i ,

ment

cure

dans

(l)  Er innerung an Arthur Schnitz ler,
p .  5  e t  1 3 .

i n  D i e  N e u e  R u n d s c h a u  4 3 ,  1 9 3 2 ,  B d .  l ,

(2) Jahrhundert l rende, p. 2O9,

p. êxr lùassermann, Alfred Rosée, Der sterbende Ahasver,
Rundschau 2 ,  1897-98,  p .  599-600.

(3 )  Vo i r
Wiener

1n
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dès 1'été 1898, rencontre Beer-Hofmann et Hofmannsthal .

A cetÈe époque, Hofmannsthal est déjà un auteur célèbre. Ses pre-

m i è r e s  o e u v r e s ,  G e s t e r n  ( 1 8 9 1 ) ,  L a  M o r t  d u  T i t i e n  ( 1 8 9 2 ) ,  e t  L e  F o u  e t  l a

Mort (1893),  ont connu un succès incontesté. En 1897, i l  a écr i t  Le Pet l t

Théâtre du Monde rcomnengant ainsi à aumonter la gtavê orise qtri d.epuis

plusieurs années a interrompïr sa créat ion l i t téraire. L 'écr ivain que Wasser-

mann rencontre est donc un honme qui sort à peine ôtune périod.e d,e dou-

te  e t  d ' incer t i tude ,  qu i  a  longuement  ré f léch i  au  contenu de  1 'oeuvre  d 'a rÈ

et aux mystères du langage, qui se puri f ie dans une cr isê intér ieure. Son

ar t  mesuré ,  ré f léch i ,  tou t  en  nuances ,  es t  le  cont ra i re  de  la  p roduc t ion  vo l -

canique et même broui l lonne de l^ lassermann; i l  symbol ise, tout comme la poésie

dél icate de Beer-Hofmann, ce qui doi t  être atteint ,  la forme épurée.

Cet te  g rande d i f fé rence des  tempéraments ,  à  laque l le  s fa jou te  la

grande d i f fé rence des  or ig ines  e t  des  s i tua t ions  soc ia les ,  exp l ique que l ta -

mit ié soi t  assez lo,ngue à naître entre Hofmannsthal eÈ Wassermann. La cul ture

v ienno ise ,  l ta r i s tôcraÈ isme ra f f iné ,  la  par fa i te  u rban i té  de  HofmannsÈha l  e t

la personnal i té tourmentée et massive de l , lassermann, à peine sort i  de la mi-

sère ,  ne  s taccordent  pas  spontanément ,  e t  les  deux  hommes devront  d 'abord  se

comprendre  avant  de  s tes t imer ,  pu is  de  deven i r  des  amis  inséparab les .  l lasser -

mann mesure cependant dès 1e début la signi f icat ion de cette rencontre :

t tAu cours dtune réunion dtamis, Hofmannsthal stavança vers moi pour

me dire quel le inpression mon l ivre (Les Jui fs de Zirndorf)  avait  produite

s u r  l u i .  I 1  s t e x p r i m a  s a n s  f i o r i t u r e ; l a  s û r e t é  d e  s e s  f o r m u l a t i o n s  m e  s u r -

p r i t  au  p lus  haut  po in t ,  jamais  j "  r t tava is  en tendu r ien  de  te l  ;  d rune par t ,

j ' eus  le  sent iment  d tê t re  admis  dans  un  pu issant  o rdre  Éecre t ,  car  pour  la

première  fo is  je  ressenta is ,  en  mat iè re  d rar t ,  un  ar is tocra t isme,  t lne  souve-

raineté qui ure rempl issaient de f ierté,  dans la mesure où on me garant issait

l a  q u a l i t é  d e  r n e m b r e ( . . . ) D r a u t r e  p a r t ,  j e  p r i s  c o n s c i e n c e  q u r i l  s ' a g i s s a i t

1à  d tune d isc ipL ine  fondée sur  un  pro fond savo i r "  ( l ) .

A ins i  ces  ami t iés  na issantes  sont  dé jà  au t re  chose que la  camara-

derie souvenÈ occasionnel le des années de Munich. Les auteurs viennois exer-

cent une inf luence aussi bien sur 1févolut ion de iùassermann en tant quthomme

que sur.  sa formation en tant qurécr ivain. A leur contact,  stamorce à tous

( l )  S e l b s t b e t r a c h t u n g e n ,  p .  3 1 .
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l es  n iveaux  de  son ex is tence un  processus  de  pur i f i ca t ion .  Pour  l fa r t i s te

bohème et sans appartenance cresÈ la f in du cheminement sol i taire.  11 est

admis comrne membre à part  ent ière dans un cercle dont i l  apprécie Les qual i -

tés  humaines ,  La  conna issance e t  l rexpér ience de  la  l i t té ra tu re .

11 faut sans doute se garder de voir  le cercle des écr ivains vien-

no is  sous  un  éc la i rage t rop  idéa l i sé ,  ma is  on  ne  peut  n ie r  gue le  ra f f inement ,

I tu rban i té  e t  Ia  cu l tu re  s ry  t rouva ien t  por tés  à  un  degré  supér ieur .  Raou l

Auernheimer qui a fréquenté Schni tz ler,  Beer-Hofmann, Hofmannsthal et  lJasser-

mann à  V ienne e t  à  A l taussee s res t  souvenu dans  son l i v re  Das Wi r tshaus  zur

ver lo renen Ze i t  ( t )  de  ce  groupe d tamis  except ionne ls ,  s i  d i f fé ren ts  e t  s i

complémenta i res  dans  leur  pensée e t  dans  leurs  goûts  qu i ,  ou t re  t ' l thumani té" ,

l tamour  de  " la  vér iËé"  e t  les  bonnes man ières ,  p ra t iqua ien t  la  l i t té ra tu re

avec une maîtr ise et une é1égance souveraines :

" E n  f i n  d e  c o m p t e ,  j t " i  a p p r i s  d a n s  c e t t e  é c o l e  v i e n n o i s e ( . . . ) ,

non seulement à choisir  mes mots avec plus de précaut ion et à les al igner

avec  p lus  de  prudence ,  ma is  sur tou t  à  accorder  à  la  l i t té ra tu re  le  rô1e qu i

lu i  rev ien t " .

Le bénéf ice str ictement humain que l^ lassernann ret i re de ces fré-

quenta t ions  es t  auss i  impor tan t  que 1e  bénéf ice  in te1 lec tue l .  11  Par tage b ien-

tô t  les  lo is i rs  e t  la  v ie  soc ia t re  des  écr iva ins  au t r i ch iens .  Pour  ce lu i  qu i ,

quelques années auparavant,  se considérai t  conme un réprouvé, crest.  touÈ un

monde cha leureux  e t  éb lou issant  qu i  s touvre ,  un  monde dont  la  cord ia l i té ,

l fhu-mour ,  l rop t im is rne  e t  nême f  indo lence,  exercent  sur  lu i  une ac t ion  apa i -

s a n t e  ( 2 ) .

( l )  p .  e6 .

(2 ) Outre le l ivre de R. Auernheimer, on peut l i re les térnoignages suivants
sur  le  cerc le  des  écr iva ins  v ienno is  :  Fe l i x  Braun,  Das L ich t  der  I ' l e l t ,
1945;  S ieg f r ied  Treb i tseh  ,  Chron ik  e ines  Lebens,  l95 l ;  l , , la l te r  von  l {o f  o r

So wunderbar ist  das ! ,e!eq;nr ,  1948.
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Le nariage avec Jul ie Speyer

En décernbre 1899, I . lassermann fai t  la connaissance de Jul ie Speyer

qut i l  épouse en janvier l9Ol.  Son mariage apparaît  en quelque sorte comrne la

conf i rmat ion  de  son adopt ion  par  1a  soc ié té  v ienno ise .

Ju l ie  Speyer  é ta i t  née dans  une fami l le  de  la  bourgeo is ie  ju ive .

Son père, industr iel  en text i les, étai t  un homme apprécié pour son savoir ,

pour sa rect i tude et son éclatante réussi te.  I l  fuÈ un des premiers membres

ju i fs  du  conse i l  des  prud thommes de V ienne,  ce  qu i  es t  1e  s igne d tune conpé-

tence pro fess ionne l le  e t  sur tou t  de  qua l i tés  humaines  reconnues.  La  fami l le

Speyer  é ta i t  l i ée  non seu lement  à  Ia  bqurgeo is ie  des  a f fa i rès ,  ma is  auss i

aux  n i l ieux  in te l lec tue ls  e t  a r t i s t iques .  Des  mus ic iens  e t  des  écr iva ins  cé-

lèbres  co 'ne  Hofm: ,enns tha l  e t  Schn i tz le r  compÈaien t  parmi  ses  amis  les  p lus

proches .  L ra tmosphère  de  la  ma ison é ta i t  cu l t i vée ,  l ibéra le ,  le  s ty le  de  v ie

a isé  e t  généreux .  On passa i t  les  mo is  d 'é té  à  A l taussee e t  à  Bad Fuchs  où ,

dans  le  vo is inage,  rés ida ien t  auss i  Hofz .mannstha l  e t  sa  fami l1e .

Lrex is tence con juga le  de  lùassermann avec  JuL ie  Speyer ,  jeune f i l l e

cu l t i vée ,  in te l l igen te  mais  sans  doute  un  peu fan tasque e t  d tun 'en thous ias-

me mal tempéré, débouchera plus tard sur des di f f icul tés et des déchirernents

exÈrêmes.  Pour  l r ins tan t ,  ce  mar iage esÈ un nouveau fac teur  d rharmon ie  e t

d féqu i l ib re  ;  tou t  d 'abord ,  i I  res taure  de  vér i tab les  re la t ions  fami l ia les .

l lassermann retrouve un chez-soi,  i1 échappe aux incert i tudes d'une existence

sans a t taches .  La  na issance de  son premier  en fan t ,  A lber t ,  en  décembre  l90 l '

puis cel le de son f i ls Georg en I  9O2 aff .ermissent son impression de sécuri té

et de plénitude atteintes. La maison de la LainzerstraBe à l { ien-HieÈzing de-

vient un point f ixe dans sa vie ;  i l  semble désormais enraciné. Lt i rnportance

de ce t te  recons t i tu t ion  du  mi l ieu  famiL ia l  e t  de  Lr ins taura t ion  de  ces  nou-

veaux l iens apparaît  dans une let tre de Wassermann à son beau-père Albert

Speyer ,  en  da te  du  28 .VI I .  l9O4 :

"On par le  tou jours  de  la  vo ix  sûre  des  l iens  du  sang,  je  la  cons i -

dère comne une fable ( . .  )  g ton égard je me sens tenu à autre chose que de la

reconna issance.  Je  n toub l ie ra i  pas  avec  que l le  amab i l i té  e t  que l le  in te l l i -

gence luc ide  tu  mras  accue i l l i  dans  le  cerc le  de  ta  fami lLer  comme s i  ce la

a l la i t  de  so i .  En  e f fe t ,  gu 'é ta is - je  donc  ?  Un écr iva in  ?  Je  par tagea is  ce

t i t re qui ne signi f ie r ien avec 25OOO Al lemands plus ou moins doué{. . . ) ,

peuË-être mon visage plaidai t- i l  en ma faveur.  Comprendre ce langage muet
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n r e s t  p a s  u n  m i n c e  m é r i t e "  ( l ) .

-  Lf  existence sociale de l . lassermann connaît  el le aussi ,  avec son

mariage, un enrichissement considérable, un élargissement des perspect ives.

Désormais ,  i l  par tage p le inement  la  v ie  de  la  bourgeo is ie  v ienno ise  dont  i l

adopte  les  hab i tudes ,  en  par t i cu l ie r  1 'hab i tude de  voyager  qu i  es t  en  aCcord

avec son tempéramènt.  Son voyage de noces le conduit  en l tal ie,  pays qut i l

a  découver t  l rannée précédente  e t  où  i l  sé journe  p lus  de  t ro is  mo is ,  de  jan-

v ie r  à  avr i l  tgOl ,  re fa isan t  les  expér iences  t rad i t ionne l les  des  ar t i s tes

a l lemands.  11  v is i te  Gênes,  Nap les ,  la  S ic i le ,  i l  découvre  avec  émerve i l le -

ment  les  paysages i ta l iens  e t  les  ves t iges  de  la  c iv i l i sa t ion  romaine .  En

rnars  l90 l ,  i l  éc r i t  de  Taormine à  Hedwig  F ischer  :

"On a  ic i  tou t  à  la  fo is  la  mer  e t  les  monÈagnes,  ê t ,  en  p lus ,  des

ru ines ,  Le  fo rmidab le  vo lcan de  l tE tna  e t  su f f i samment  de  souven i rs  h is to r i -

ques  (  .  .  . )  On oub l ie  la  ne ige  eÈ ( .  .  . )  l -es  in tempér ies  du  Nord"  (2 )  .

A  Rome où i l  passe le  mo is  d tavr i l - ,  i l  rencont re  Schn i tz le r  e t  vo i t

f réquemment 1e HofraÈ $ax Burckhard , .ancien directeur du Burgtheater et

g rand conna isseur  de  I tan t iqu i té  romaine .

Ce sé jour  en  IÈa l ie  es t  dé terminant  pour  l rau teur  qu i ,  jusqurà  la

guer re ,  re fe ra  p ra t iquement  chaque année le  voyage au-de là  des  A1pes.  L t I ta l ie

sera  pour  lu i ,  en  même temps qu tune pa t r ie  idéa1e où  l ton  resp i re  p lus  l ib re -

ment,  un l ieu de rencontre ;  i l  y verra régul ièrement drautres grands écr i-

va ins  a l lemands,  R i l ke ,  Th .  Mann e t  sur tou t  son  éd i teur  S .  F ischer ,  hab i tué

des  h ivers  i ta l iens .

Au retour dr l tal ie,  au pr intemps lgOl ,  Jakob et Jul ie I ' Iassermann

star rê ten t  d rabord  à  Lugano,  où  une v is i te  chez  Samuel  e t  Hedwig  F ischer  per -

met  de  rég1er  que lques  prob lèmes de  pub l ica t ion ,  pu is  i l s  s ' ins ta l len t  à

Gossensap dans  1e  Tyro l  avant 'de  regagner  V ienne à  la  f in  de  1 'é té .  En ju i l -

le t ,  i l s  reço ivent  la  v is i te  d tAdo l f  t rùassermann,  père  de  l tau teur ,  avec  qu i

intervient une réconci l iat ion si  l -ongtemps impossible et qui  t raduit  l rapai-

sement intervenu depuis l r instal lat ion en Autr iche. Adolf  l i lassermann meurt

le  28  ju i l le t  l90 l ,  lO  jours  après  avo i r  qu i t té  Gossensap.  Sa mor t  sub i te

donne une signi f icat ion toute part icul ière au retour des deux ho.mes lrun

( l )  Marbach,  73-34 ,

(2) Cir .  Gerrnan l i fe

inédit .

a n d  l e t t e r s  3 ,  1 9 4 9 - 5 0 ,  p .  2 l - 2 2 .



- 78 -

vers  l tau t re  :
t'Je me réjouis! écrit l,rlassermann, t,quê nous ayons pu procurer encore

que lques  jours  agréab les  à  ce  v ie i l  horme( . . . )  pour  mo i ,  c f  es t  auss i  une sa-

t i s f a c t i o n  d e  s a v o i r  q u i  i l  é t a i t ( . . . )  v é r i t a b l e m e n r ' r  ( l ) .

Pour I . Iassermann, le séjour à Gossensap est entrecoupé de rapides

voyages à  Dresde où  le  14  ju in  es t  représentéesa p ièce  Hocken jos ,à  Ber l in

où  i l ,négoc ie  avec  F ischer ,  à  V ienne où  i l  l i t  à  ses  amis  que lques  pages du

Moloch,  le  nouveau roman qut i l  es t  en  t ra in  de  composer .

Que lques  l ieux  de  sé jour  p r iv i lég iés

Nous avons volontairement reconst i tué les grandes l ignes chrono-

log iques  de  I 'année l9o l  parce  qur i l  nous  semble  que ce t te  année es t  par t i -

cu l iè rement  représenta t ive  de  ce  qu f  es t  désormais  l rex is tence de  l , lassermann.

Pour lui  Vienne const i tue indéniablement un point f ixe, un centre de gravi-

té,  mais conformément à son tempéramert,  aux tradi t ions de la bourgeoisie

v ienno ise  e t  aux  hab i tudes  de  1a  p lupar t  des  écr iva ins  de  1répoque,  i l  es t

f réquemment  en  voyage,  en  l ta l ie ,  en  Aut r i che  ou  en  Su isse .  Les  nécess i tés

du mét ie r  d 'homrne de  le t t res  le  condu isent  éga lement  vers .  les  g randes v i l les

a l lemandes,  en  par t i cu l ie r :  à  Ber l in .

A  ceÈte  époque,  les  montagnes su isses ,  i ta l iennes  e t  au t r i ch iennes

des Gr isons ,  des  Do lomiËes e t  du  Tyro l  cons t i tuent  un  espace pr iv i lég ié  où

beaucoup drécr iva ins  de  langue a l lemande a iment  à  se  re t i re r  e t  à  se  re t rou-

ver.  On sait  par exemple quel l ieu de rencontre et de séjour ont été des

v i l les  conme Tob lach ,  Ig ls ,  Bozen,  Davos ,  S t .  t - lo r i t z  où  F ischer ,  T t l  .  Mann

et ldassermann ont souvenÈ séjourné ensemble à l rhôtel  ChanÈarel la.

En ce qui concerne Wassermann, un souvenir  tout part icul ier est

r e s t é  a t t a c h é  à  l a  p e t i t e  s t a t i o n  d r l g l s ,  s i t u é e  a u  s u d  d r l n n s b r u c k .  A u

cours  de  1 té té  1889,  i l  en t reprend avec  Schn i tz le r  e t  Beer -Hofmann une lon-

gue randonnée à  p ied  dans  les  Do lomi tes .  Par t i s  de  la  rég ion  de  Bozen,  les

t ro is  amis  a r r i ven t  le  14  août  à  Ig ls  où  i l s  do ivent  rencont re r  S .  F ischer .

Dans son sac è dos, Wassermann porte la plus grande part ie du manuscri t  de

( l )  2 8 . v I I  l 9 0 l ,  B r i e f e  a n  s e i n e  B r a u t und Gat t in  Ju l ie ,
I , r lassermann.Speyer,  Basel ,  1940, p. 32 .

hrsg .  von  Ju l ie
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Renate Fuchs dont i l  f ignole encore certains passages le soir  dans les au-

berges. Entre ses deux compagnons déjà célèbres i l  se sent "parfois conrme

un pet i t  employé en  l i t té ra tu re"  ( l ) ,  osant  à  pe ine  céder  à  leur  ins is tan-

ce amicale eÈ leur l i re quelques chapitres pendant les haltes. PourtanÈ Ia

réussite est désormais au bout du chemin eÈ l-a rencontre avec S. Fischer à

Ig ls  marque le  début  d 'une longue co l laboraÈion  avec  1 'éd i teur  ber l - ino is .

Hedwig Fischer a f ixé le souvenir  de cette enErevue qui fai t  date non seu-

lement  dans  la  car r iè re  de  Wassermann,  ma is  auss i  dans  ce l le  de  S.  F ischer  :

"L.  jeune homme sombre qui avait  des al lures de garçon savoyard

étai t  un Franconien de Zirndorf  près de Fùrth. Le l ivre nous plut autant que

son au teur ,  mon mar i  accepta  l touvrage,eÈ ce la  s ign i f ia i t  tou jours  la  pub l i -

ca t ion  de  tou te  la  p roduc t ion  de  l tau teur .  Cres t  a ins i  que Jakob Wassermann

devint celui  de nos écr ivains qui connut le plus grand succès" (2).

Ainsi  débutai t  une carr ière fulgurante dans la cé1èbre maison ber-

l inoise. Heimann en avait  posé les premiers jalons et Schnitz l-er avait

p rê té  son concours  en  susc i tan t  la  renconEre  d t Ig ls .  Par  I ten t remise  de 'son

nouvel édi teur,  Iùassermann se trouvait  l ibéré de ses engagements à 1régard

dtA l -ber t  Langen,  i l  devena i t  un  des  "au teurs  F ischer " .

Parmi tous ces l ieux des montagnes autr ichiennes, la bourgade

dtAltaussee occupe dès le tournant du siècle une place important.e dans la

v ie  de  Wassermann.  E l le  dev iendra  en  l9O2 s .e , rés idence es t iva le ,  pu is ,  à

p a r t i r  d e  1 9 1 9 ,  s a  r e t r a i t e  d é f i n i t i v e .

Au cours de l 'été l9OO, I{assermann séjourne à Gri indlsee d'où i l

rend v is i te  à  Ju l ie  Speyer  à  A l taussee.  Cet te  charmante  pe t i te  v i l le  de

Styr ie ,  esÈ si tuée au coeur des montagnes du Salzkammergut qui '  nous

I 'avons  d i t ,  o f f ren t  à  la  bourgeo is ie  v ienno ise  ses  l ieux  de  v i l lég ia tu re

favor is .  V ienne nres t  qurà  t ro is  heures  ou  quat re  heures  de  t ra in  du  Sa lz -

kammergut ,  de  ses  lacs ,  de  ses  va l lées  abr i tées  e t  de  ses  sommets  à  la  d i -

mens ion  de  l rhomme.  Ent re  le  Mass i f  du  Dachs te in  eÈ le  To tes  Geb i rge ,  A l taussee

( l )  Er innerung an  A.  Schn i tz le r ,  in
p .  5  e t  1 3 .

Die Neue Rundschau 4, 1 9 3 2 ,  B d .  I ,

( 2 )  C i t .  M e n d e l - s s o h n ,  o P .  c i t . r  P  .  3 4 1 .
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est placée dans une si tuat ion except ionnel le ;  cfest sans doute pourquoi

e l le  a t t i re  au tan t  de  v is i teurs ,  dont  cer ta ins  sont  des  gens  i l l usÈres .

En 1896 Hofmannsthal y fai t  son premier séjour,  i l  y rencontre

p lus ieurs  au t res  rés idant .s ,  en  par t i cu l ie r  son  ami  Leopo ld  von Andr ian ,

écr ivain célèbre par un unique roman, Der Garten der Erkenntnis,  le mu-

s ic ien  Franckens te in ,  le  ph i losophe ber l ino is  Raou l  R ich ter ,  le  baron  Fe l i x

Oppenheimer. Une let , t re écr i te par Hofmannsthal à Otto Brahm en 1899 donne

une idée de  ce  qu té ta i t  l tan imat ion  es t iva le  d rA l taussee e t  nous  res t i tue

1- ta t rnosphère  qu i  régna i t  dans  1e  cerc le  des  in te l lec tue ls  
"L  

a" "  a r t i s tes

qu i  y  rés ida ien t  :

"Nous hab i tons  ic i  dans  d i f fé ren tes  pe t i tes  maisons  au  f lanc  de

la montagne, au-dessus du pet i t  lac sombre ;  nous déjeunons et nous dînons

tan t .ô t  chez  1run ,  tan tô t  chez  l rau t re ,  nous  l i sons  ensemble  des  poés ies  an-

g la ises ,  I ta îné  des  Franckens te in  met  en  nus ique de  pe t i tes  chansons que

j 'a i  éc r i tes  à  l , Ia r ienbad( . . . ) ;  nous  fa isons  y 'u  canotage e t  nous  nous  ba i -

gnons. Les gens que nous rencontrons nous connaissent et tous dtune certaine

manière  sont  i c i  chez  eux  ;  tan tô t  c res t  le  Chance l ie r  du  Re ich  Hohen lohe,

tan tô t  une v ie i l le  paysanne Èoute  r idée"  ( l ) .

Même après  son mar iage e t  son  ins ta l la t ion  à  Rodaun en  1901,

HofmannsEha l  res te  f idè le  à  A l taussee où  i1  passe régu l iè rercent  les  mois

d 'é té .  Là  comme dans la  ma ison de  Rodaun,  i l  reço i t  f réquemment  la  v is i te

de ses  amis .Beer -Hofmann,  Max Me1 l ,  R .  A .  Schrôder ,  Eb.  vonBodenhausen '

R.  Borchard t ,  K .  J .  Burckhard t rG.  Schwarzkopf ,  F .  Sa l ten  sont  parmi  ses  hô-

tes les plus régul iers.  lùassermann qui loge drabord comme locataire dans

une s imp le  maison de  paysan au-dessus  du  1ac  drA l taussee,  le  "Gardererhaus ' l

pu is ,  beaucoup p lus  ta rd ,  dans  la . "y i l la  Andr ian"  qu t i l  acqu ie r t  en  1923,

dev ien t  un  de  ses  amis  les  p lus  p roches .  A  A l taussee,  1es  deux  êcr iva ins  se

vo ien t  quot id iennement ,  à  V ienne e t  à  Rodaun 1es  v is i tes  qu t i l s  se  rendent

sont  éga lement  t rès  f réquenLes.  Pour  l r lassermann,  ce t te  a rn i t ié  n res t  pas  le

p lus  n ince  bénéf ice  des  premiers  é tés  qu ' i l  passe à  A l taussee.

Mais cette bourgade de Styr ie agit  également sur lui  à la nanière

d tun  " fac teur  apa isant " ,  l rharmon ie  du  paysage équ i l ib re  le  chaos  or ig ine l

( l )  C i t .  W e r n e r
P .  6 0 .

Volke, H. yqllclrnenneltrg!, Rowohlts Monographien, no 127,
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de sa personnal i té ;  cet 'univers structuré et harmohieuxtempère t '14 con-

fus ion  e t  la  démesure  "de  son ê t re  ( l ) .  Son ac t ion  s ta jou te  à  ce1 le  du

monde viennois et autr ichien en général  qut i l  t rouve plus souple et plus

Èolérant que le monde al lemand :
t 'La vie à Vienne et en Autr iche a exercé sur moi une act ion bien-

fa isan te( . . . )Là  se  t rouva ien t  abo l ies  ces  rés is tances  que j tava is  cons ta tées

chez  nous  à  chaque pas  ( . . . ) ,  la  v ie  quot id ienne é ta i t  dénuée de  f r i c t ions

b lessantes ,  1es  re la t ions  é ta ien t  empre inÈes d tune p lus  g rande bonhomie  e t

compor ta ien t  mo ins  d 'a r r iè re-pensées( . . . ) fo  ce  qu i  t "  
"oo . . ïne  

en  tou t  cas ,

( l t A u t r i c h e )  m ' a  g u é r i ,  r é g é n é r é ,  t r a n s f o r m é "  ( 2 ) .

Cet te  c i ta t ion  i l l us t re  b ien  1a  métamorphose qu i  s raccompl i t  chez

Wassermann en I 'espace de  que lques  années.  Cer tes ,  tous  ses  conf l i t s  e t  tou-

tes  ses  d i f f i cu l tés  sonÈ lo in  d tê t re  ap lan is  ;  i l  n 'es t  pas  réconc i l ié  avec

1a pa t r ie  a l lemande,  so ïn  ex is tence dans  un  * i l i " , t  où  domine 1 fé lément  ju i f

et  dans une société plus cosmopol i te relègue au second plan les interroga-

t ions  sur  sa  des t inée de  Ju i f  a l lemand,  ma is  e l le  ne  suppr ime pas  rad ica le -

ment ces problènes qui,  nous lravons vu, prennent une forme nouvel le.  Cepen-

dant le capiÈal accumulé pendant les premières années à Vienne est consi-

dérable et Tùassermann nous apparaît  au tournant du siècle comme un homme

ins ta l lé .  11  a ,  p rov iso i rement  du  moins ,  res tauré  les  l iens  fami l iaux ,  acqu is

l rappar tenance soc ia le ,  gagné I tami t ié  des  p lus  g rands  êcr iva ins  v ienno is  qu i

le reconnaissent co1rtrne un des leurs. Avec son deuxième grand roman' l rHistoire

de la Jeune Renate Fuchs, la réussi te a récompensé son talent.

( l )  Se lbs tbe t rach tungen,  p . '  29-30 ,

( 2 )  M e i n  l ù e g ,  p .  9 8 - l o l .



- 82 -

L 'H is to i re  de  la  Jeune Renate  Fuchs  ( l9OO)  e t  la  consécraËion

Le manuscrit de Renat,e Fuchs que Wassennann avait soumis à Fischer

à IgIs étai t  encore incouplet.  Comencée à Munich, la rédact ion avaiE été ter-

ninée à Vienne. A part i r  de janvier l9OO, le roman parut sous forme de prê-

pub l ica t ions  dans  la  Neue Rundschau,  pu is ,  dans  1es  premiers  jours  d roc tobre ,

F ischer  1 téd i ta  sous  fo rme de l i v re .  Ce fu t  un  succès  re ten t issant  que 'He imann

semblai t  avoir  prévu en écr ivant dans son annonce :

"Après  avo i r  p r is  ses  a isesr  le  roman es t  sur  le  po in t  de  redeven i r

une vér i tab le  fo rme ar t i s t ique  . . . . ,  Wassermann fa i t  par t ie  àes  é lus  qu i  a rnè-

nent  ce t te  évo luE ion .  11  possède des  idées ,  la  conna issance de  la  v ie  e t  de

1tâme e t  la  consc ience d tun  ar t i s te .  Nous soumes en  dro i t  d ra t tendre  de  gran-

d e s  c h o s e s  d e  l u i " .  ( l ) .

On sent chez Heimann plus que des slogans publ ic i taires, la pr ise

de consc ience de  I tappar i t ion  dans  le  monde des  le t t res  d tun  au teur  capab le

de donner un souffle nouveau au roman et même de rénover le genre. Pour com-

prendre ceLte opinion, qui  ntest pas uniquement cel le de I le imann, i l  convient

de replacer le l ivre dans la product ion romanesgue du tenps -

Le tournant du siècle eoincide avec un tournanL dans lrhistoire du

roman al lemand. Au moment où paraît  Renate Fuchs, C. F. l ' leyer et Fontane sont

mor ts  depu is  deux  ans ,  I ^ I  .  Raabe pub l ie ra  encore  jusqu 'en  l9 lO,  ma is  son oeuvre

nres t  p lus  en  accord  avec  1 tépoque.  Quant  à  Heyse,  i l  a  vu  son é to i le  pâ l i r ,

même s i  la  consécra t ion  suprâme,  le  p r ix  Nobe l ,  l ra t tend encore .  La  t rad i t ion

du réc i t  h is to r ique à  la  man ière  de  Meyer  e t  de  Heyse se  pro longe en  s ra f fa i -

bl issant dans les rorDans de Ricarda l luch et,  sur un mode plus suranné, dans

les  oeuvres  dr lso lde  Kurz .  Para l lè lement ,  des  tendances  nouve l les  se  dess inent

les auteurs du "néo-romantisme" (2) cisèlent t i rnidement leurs études psycholo-

g iques  ra f f inées  mais  un  peu f rê les ,  tand is  que les  " romanc iers  du  te r ro i r "

réclament un art  plus spontané, plus proche de la nature et soul ignenÈ les

mér i tes  de  la  l i t tê ra tu re  rég iona le  (3 ) .

A part i r  de 1897, Th. Mann, I lesse, H. Mann et Wassermann publ ient

leurs premières oeuvres qui,  tout en portant la marque de 
' leur 

temps, dénotent

( l )  C i t .  M e n d e l s s o h n ,  o p .  c i t . ,  p -  3 4 3 .

(2 )  Fr iedr ich  Huch pub l ie  Perer  Miche l  en  l90 l  , l . lao  en  l9o7

(3)  Cres t  la  pér iode où  para issent  Dae Weiberdor f  (1900)  e t
(1902)  de  C lara  V ieb ig ,  Jôrn  Uh l  (1901)  de  Frenssen.

e t  E n z i o  e n  l 9 l l .

Die Wachc am Rhein
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un sEyle original. De même que dans les premiers romans de Th. Ilann eÈ de

Hesse les  personnages drar t i sËes  vu lnérab les ,  na l  adaptés  à  la  v ie ,  t rah issent

lr inf luence du néo-romanËisme, de même on reÈrouve dans Ia product ion de

I, lassermann à ses débuÈs bien des préoccupat. ions et des trai ts de 1'époque.

Dans tous ses romans, la psychologie t ient une place de choix ;  la remise en

cause de  la  soc ié tê  bourgeo ise  e t  de  la  c iv i l i sa t ion  des  grandes v i l les ,  amor -

cée dès  les  Ju i fs  de  Z i rndor f ,  n 'es t  pas  sans  rappe ler  les  ré f lex ions  de ' la

I leimatkunst.  A I tunivers des grandes ci tés Wassermann oppose les sol ides ver-

tus câmpagnardes. Son héroine, Renate, tourne le dos à la famil le bourgeoise

dans laque l le  e l le  esÈ née. ,  e l le  re fuse  un  mar iage 
" r i " to " t " ' t ique  

e t ,  à  la  f in

du  l i v re ,  son  des t in  s raccompl i t  lo rsqure l le  re jo in t  Agathon Geyer  dans  la  so-

l i tude des forêÈs de Moravie ;  1à el le peut "renaître" à une exist ,ence nou-

vel le.  Deux ans après Renate Fuchs, I , r lassermann décrira dans Le l lo loch la chute

dtArnold Ansorge :  ce robusÈe enfant de Ia campagne aniué d'un sens aigu de la

jus t i ce  ne  rés is t .e  pas  à  sa  t ransp lan ta t ion  à  V ienne ;  dans  l ren fer  de  la  cap i -

tale,  i l  se dépoui l le peu à peu de touÈes ses vÊrtus et se trouve condamné à la

ruine morale et physique. Ce sonÈ autant de schémas que nrauraient pas renié

à  1 tépoque les  " romanc iers  du  te r ro i r " ,  pâs  p lus  qùr i l s  n taura ien t  ren ié  la

cr i t ique de l j t ' intel lectual isme" à 1aquel le procède I ' Iassermann en opposant,

dans Les Jui fs de Zirndorf  puis dans Renate Fuchs, les personnages de Stefan

Gudst ikker  e t  d tAgathon Geyer .  Face au  " l i t té ra teur "  sans  scrupu le ,  à  l rau teur

"à  la  mode" ,  Agathon Geyer  es t  un  ê t re  dont . le  coeur  es t  res té  v ivan t  eÈ chez

qu i  on  sent 'encore  la  pu lsa t . ion  de  la  v ie .

Ces premiers ronans de l,Iassermann attestent donc par leur contenu

une parenté avec les couranÈs de pensée conEemporains et crest sans doute une

des ra isons  de  leur  succès .  Ma is  les  lec teurs  y  onÈ éga lement  déceIé  les  s ignes

drune écr i ture pers.onnel le qui apportai t  quelque chose de nouveau dans la pro-

duct ion romanesque.

A la convent ion du réci t  hisror ique et,  aux analyses psychologiques

un peu t ,énues qui se prat iquent alors,  Wassermann oppose des"problèmes actuels",

vécus par des personnages du temps présent.  Renate Fuchs fai t  v ivre des ni l ieux

t , rès  d ivers ,  l ta r i s tocra t ie  e t  la  haute  bourgeo is ie ,  les  é tud ian ts  de  Zur ich

e t  les  mi l ieux  de  la  p resse e t  du  spec tac le  ;  le  l i v re  révè le  des  dons  drobser -

va t ion  e t  de  c r i t ique  de  la  réa l i té  soc ia le  e t  p résenLe d 'au tan t  p lus  l raspec t

dtune oeuvre novat,r ice, t 'engagéer ' ,  que le roman al lemand nla pas été affecté

par le natural isme corîme lront été le lyr isne et le théâtre.



De rnême les procédés romanesques ut i l isês, la manière de conduire

l rac t ion  avec  v i r tuos i tê ,  de  racont ,e r  une "h is to i re  ou  même p lus ieurs  h is to i -

res" qui se déroulent paral lèIement onÈ contr ibué au succès du l ivre. I" lasser-

mann invi te le lecteur à aceompagner son héroïne dans son i t inéraire de l ibé-

ra t ion ,  i l  l e  gu ide  à  t ravers  des  pér ipé t ies  sans  f in ,  u t i l i sanÈ '  Pour  fa i re

progresser  f  in t r igue ,  tou tes  les  ressources  du  mysÈère ,  les  couPs de  théât re ,

les  rebond issements .  I1  rou l t ip l ie  les  s i tua t ions  e t  campe des  personnages fo r -

tement individual isês, tout en lumière coynme Agathon ou Renate ou aff l igés

de défauts monstnæux courme Pet.er Graumann. La psychologie reste un de ses ins-

Eruments  essent ie ls ,  ma is  e l le  es t  u t i l i sée  d tune man ière  réso lue '  Presque

agress ive ,  e I le  dévo i le  b ru ta lement  les  carac tères ,  oPpose les  ê t res '  renonce

au c la i r -obscur .

Ces procédés ne sont pas réel lement nouveaux, i ls v iennent pour la

p lupar t  de  Ia  t rad i t ion  du  réc i t  romanesque e t  beaucoup drécr iva ins  les  u t i l i -

saient au tournant du siècle, en part icul ier les écr ivains féminins ;  mais le

l ivre de Wassermann où i ls servaient à expriroer un lourd cgntenu dt idées,

senb la i t  les  lég i t imer  e t  les  ennob l i r  en  appor tan t  la  p reuve qu t i l s  n ré ta ien t

pas  réservês  à  la  l i t té ra tu re  de  pur  d iver t i ssement  e t  qu t i l s  pouva ien t  ê t re

ut i l isés dans le "grand roman".

11  es t  v ra isemblab le  que 1 'o r ig ina l i té  ressent ie  par  le  pub l i c  à

la  lec tu re  de  Renate  Fuchs  tena i t  auss i  aux  modè les  l i t té ra i res  donE s ' insp i -

r a i t  l r a u t e u r .

On est assez mal renseigné sur les lectures de l{assermann à ses

débuts, parce que très peu de documents ont été conservés de l tépoque de son

ado lescence e t  de  sa  jeunesse.  Les  seu les  ind ica t ions  dont  nous  d ispos ions

dans ce domaine nous sont fournies par les écr i ts autobiographiques ( l ) .  11

convient donc de faire la part  de 1 |  imprécision du souvenir  et .  des déforma-

t ions  inév i tab les  qu t impose 1a  recons t ruc t ion  a  pos ter io r i  de  sa  ProPre  "h is -

to i re  sp i r i tue l le  d tho"*e  e t  d 'au teur "  (2 ) .  0n  peut  a f f inner  que jusque vers

1894,  da te  à  laque l le  Wassermann s res t  ins ta l lé  à  Mun ich '  ses  lec tu res  on t

- 84 -

( l )  C f .  L e b e n s d i e n s t ,  p .
tungen '  P .  78  sq .

(2) SelbstbetrachtuFgen,

Z ia  sp . ,  263  sp . ,  550  sP .  a i ns i  que

P .78 ,

Selbstbetrach-
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été extrêmemenE désordonnées. Enfant,  i l  a lu de manière suivie la Bible '  i l

a "dévoré" tous les l ivres qui dans la maison Paternel le '  peu favorisée à cet

égard ,  s ro f f ra ien t  à  sa  cur ios i té .  f l  s res t  nour r i  des  Mi l le  e t  une \ ,u i ts  e t

de  Don Qu ichot te ,  d th is to i re  d r lnd iens ,  de  romans- feu i l le tons  e t  de  réc i ts  de

voyages pub l iés  dans  les  journaux .  A  parE i r  de  se ize  ans ,  son  hor izon  s res t

'eLargi .  Au hasard des rencontres, des Passages dans les bib- l iothèques de prêt

et des achats de l ivres bon marché, i l  a découvert  pêleroêle Grin 'melshausen et

c .  F .  Meyer ,  A .  Dumas,  D ickens  e t  casanova.  A  Mun ich  ses  lec tu res  on t  é té

moins  d ispersées ,  ce  qu i  es t  un  s igne de  ]a  s fab i l i sa t ion  de  son ex is tence '

Des tendances assez netÈes apparaissent alors dans ses goûts 
- 'eË 

dans ses choix '

Jusqutà  la  pub l i ca t ion  de  ses  premiers  l i v res ,  i l  l i t  essent ie l le -

ment  des  oeuvres  nar ra t i ves ,  des  réc i ts  d ivers ,  des  romans '  La  poés ie  l t in tê ress t

moins et la phi losophie ne semble pas avoir  occupé une place importante dans

ses  préoccupat ions .  Ce la  ruér i te  d têÈre  no té  dans  la  mesure  où  Èant  d rau t res

écrivains de sa gênérat ion ont éré inf luencés de manière décisive Par Schopen-

hauer  e t  par  N ie tzsche.  I1  p ré ten$.avo i r  lu  Leopo ld  von Ranke e t  i l  es t  v ra i

que certains de ses romans coulme Les Jui fs de Zirndorf ,  Alexandre à Babylone et

Caspar  Hauser  témoignent  d run  goût  pour  1 'h is to i re i  cependant  les  su je ts  h is to -

r iques seront vi te abandonnés au prof i t  des thèrnes modernes, actuels '

Recherchant ses t tmaîtres al lemandstt ,  I^ lassermann ci te les noms de

Grinmelshausen qut i l  admire, d 'Eichendorf f  dont i l  connaît  les réci ts,  de Gri ' r ' - '

de  Ke l le r ,  C .  F .  ÙIeyer ,  E .  T .  A .  Hof fmann e t  sur tou t  de  Goethe qu ' i l  l i t  de

manière intensive à part i r  de 1906, sur les consei ls de Hof 'mannsthal '  A côté

des prosateurs al lemands, de grands auteurs étrangers t iennent une place de

choix dans ses lectures, crest un facteur déterminan! dans la formation de sa

personnal i té d'  écr ivain

comme beaucoup de ses contemPorains, i l  l i t  avee prédi lect ion 1es

auteurs scandinaves que Ie germaniste danois Georg Brandes a fai t  connaître en

Al lernagne. 11 admire les oeuvres de Knut Hansum et de Jens Peter Jacobsen sur

leque l ,  on  s 'en  souv ien t ,  i l  a  a t t i ré  l ra t ten t ion  de  R i lke '  Renate  Fuchs  PorËe

le térooignage de cette admirat'ion. Comme dans le roman de Jacobsen'Dame Marie

Grubbe (1876) ,  on  ass is te  i c i  à  la  l ibéra t ion  de  l t ind iv idu  qu i  s ra f f i rme avec

courage en face de tous les préjugés de la société et on trouve une concepÈion

à peu près semblable de I tEl l t rour,  en Part icul ier l r idée drune Parentê de lramour

et de Ia mort,  moti f  qui  semble bien avoir  inspiré à'Waseermann la rèncontre
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finale de Renate avec Agathon Geyer : au moment de mourir, Agathon transDet

encore la vie dans une ul t ime nuit  dtamour. 11 revivra dans l fenfant auquel

Renate donnera naissance.

!ùassermann a étê égalemenÈ très impressionné par un livre du nor-

végien Arne Garborg, Lassi tude (t ' f i ide Seelen),  9u' i1 a lu dès sa parut ion en

Al lemagne en  1892 e t  donÈ on sa i ;  qu ' i l  a  in f luencé les  na tura l i s tes  a l lemands,

en part icul ier G. Hauptmann. Ce roman a évei l lé en lui  le désir  de "dépeindre

les hormneS de son tempstt ;  Wassermann a adrniré t tsa lumière gr ise et sa doulou-

reuse a tmosphère  de  dêcadence" ,  ma is  auss i  son  "souf f le  p rophét ique"  ( l ) '  La

cr i t ique de la société moderne contenue dans Renate Fuchs doiË beaucoup à ce

modèle nordique qui,  pour reprendre la formule de Hauptmann, analyse avec une

f ranch ise  bru ta le  " tou t  ce  qu i  to rgure  e t  ango isse  no t re  s ièc le  en  t ra in  de

mourir , ,  (2).  De roêroe la tonal i té rel ig ieuse des premiers romans de wassermann

et Ia f igure messianique d'Agathon Geyer sont en accord avec Ia pensée d'Arne

Garborg .  te l le  qure l le  s texpr ime dans  Lass i tude.  Après  une pér iode de  révo l te

"t [d 'athéisme, 
Garborg revient en effet  dans ce l ivre à une forme de sent iment

rel igieux, i l  conçoit  la nécessité du renoncement et cogPrend que seule la

te r re  de  ses  ancêt res  peut  lu i  o f f r i r  un  enrac inement '  La  re t ra i te  d rAgathon

Geyer,  sa sagesse f inale qui se veut humaine mais qui reste marquée par la

quête  re l ig ieuse,  sa  conv ic t ion  que les  Ju i fs  de  Z i rndor f  do ivent  res te r  en

terre franconienner là où leur coumunaut.é est instal lée depuis des générat ions,

semblent lar.gemenÈ inspirées par les idées drArne Garborg.

A côté des auteurs scandinaves wassermann l i t  aussi  les romanciers

ang la is  e t  f rança is ,  D iekens ,  Ba1zac ,  F lauber t  e t  Maupassant '  I1  admi re  leur

maîtr ise des techniques du rêci t  et ,  plus encore leur capacité à étudier la

soc ié té  de  leur  temps e t  à  nous  en  resE i tuer  l t image.  La  découver te  de  ces

écrivains Ie conf irme dans sa résolut ion dtêtre un observateur et un témoin

de son époque en même temPs qutun conteur drhistoires. De Balzac i l  ret ienÈ

f idée dr-une "conédie humaine",  dtune vast.e fresque sociale '  I1 semble bien

que ce t te  idée le  gu ide  dès  ses  premiers  l i v res i  en  tou t  ca6 '  c 'es t  ce  que

( l )  Se lbsÈbeEra-çh tungen,  P '  91 ,

( 2 )  C i t .  M e n d e l s s o h n ,  o P .  c i t ' ,  p '  1 5 2 '
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tendent à prouver les l iens qui unissent les Jui fs de Zirndorf  et  LrHistoire

de la Jeune Renate Fuchs. Comme c}i,ez Ba1-zac, certains personnages du premier

roman réapparaissent dans le l ivre suivant;  cfest le cas pour Agathon Geyer

e t  pour  Gudst ikker .  QuanÈ à  l r in f luence de  F lauber t ,  e l le  sera  ne t tement

reconnaissable dans Alexandre à Babylone.

Cependant aucune lecture ne semble avoir  été aussi déterrninante

que cel le de Dostolevski  découvert  à Munich en 1894. I^ i r"" .rrann qui menait

a lo rs  une ex is tence misérab le  s té ta i t  p rocuré  le  tex te  de  l t ld io t  qu tun  jour -

nal avait  publ ié sous forme de feui l letons. I1 parle de ceËte renconÈre comme

dtun événement  except ionne l ,  qu i  a  fa i t  da te  dans  sa  v ie  ( l ) .

Dès  les  p remiers  chap i t res ,  1 -a  lec tu re  le  la isse  " i v re" ,  "ha l1u-

ciné".  En Dostoîevski  i l  reconnaît  immédiatement un auteur t 'd iabol ique" et

"sa in t "  à  la  fo is  qu i  possède le  pouvo i r  de  fasc iner  son lec teur ,  de  le

"pr iver  de  sa  personna l i té "  pour  le  soumet t re  à  son pouvo i r .  11  es t  écrasé

par  les  d imens ions  des  personnages e t  par  le  po ids  des  s i tua t ions .  Cer ta ines

scènes régIées avec une "sûreté dè somnanbule" se gravent en lui  et  produi-

s e n t  u n  " e f f e t  a n g o i s s a n t  ( . . . ) ,  h a l l u c i n a t o i r e ( . . . ) ,  f a n t o m a t i g u ê t ' ,  e l l e s  1 u i

communiquent  "une no t ion  dé f in i t i ve  de  la  na ture  du  symbole  l i t té ra i re" .

Ce qu i  impress ionne l {assermann,  c fes t  avant  tou t  la  man ière  d têcr i -

re  de  Dosto ievsk i ,  l tempr ise  exercée sur  les  lec teurs ,  1 révocat ion  des  fo rces

obscures ,  le  dévo i lement  des  rep l i s  de  la  consc ience huna ine .  En ou t re ,  du

f a i t  q u r i l  a  d é c o u v e r t  L r l d i o t d a n s  l e s  c o u p u r e s  d ' u n  j o u r n a l ,  i l  e s t  p o s s i b l e

qut i l  a i t  ressent i  une parenté  en t re  le  s ty le  de  Dosto Îevsk i  e t  la  p ra t ique

d 'un  journa l i sme de gén ie .  Peut -ê t re  la  p réd i lec t ion  qu i  sera  tou jours  la

sienne pour les fai ts divers, son goût pour une écr i ture romanesque soucieuse

de 1 'e f fe t  e t  que lquefo is  in tempéranÈe ont - i l s  é té  ren forcés  par  Ia  p résen-

Èat ion de ce roman.

Quo i  qu t iL  en  so i t . ,  f  in f luence de  Dosto ievsk i  es t  reconna issab le

dès  ses  premières  oeuvres ,  p r inc ipa lemenÈ dans  Renate  Fuchs .  IL  semble  que

bien des personnages inquiétants comme Peter Graumann, bien des si tuat ions

psycho log iques  à  la  l i rn i te  de  la  normal i té  e t  de  mul t ip les  scènes à  e f fe t  (2 )

( l )  C f .  E i " i g .  r l l g . r " i r "  B  ,
p .  259 sq . ,  a ins i  gue Se lbs tbeËrachtungen,  p .  90  sq .

(2 )  vo i r  in f ra  l ' é tude de  ces  no t i f s  ,  p .  297 sq .

in  Lebensd iens t ,



tant de gloire,  hlassermann conf ie le 26 octobre :

ment de bonheur que je me demande si  je le méri te"
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"J 'éprouve mainÈenant tel le-

( 3 )  .

doivenÈ beaucoup à Ia lecture de I t ld iotrpuis des Frères Karamazov. CetÈe lec-

ture a renforcé,chez l lassermànn certains penchants de son tempéramentr sa ten-

dance à décrire des si tuat ions étranges et à canPer des f igures romanesques

hors du conmun.

A la parut ion de Renate Fuchs, certains cr i t iques ont désigné ex-

p l i c i tement  1e  rnodèIe ,de  Wassermann.  Dans D ie  Zukunf t  de  Max i ro i l ian  Harden ( l ) ,

Kar l  Federn  a f f i rme que le  personnage d fAgathon Geyer  n ta  d téga l  que 1a  f igure

d 'A l iocha dans  les  Frères  Karamazov.  Se lon  lu i ,  aucun roman auss i  in té ressant

n ta  é té  écr i t  en  langue a l lemande depu is  Henr i  le  Ver t  de  Ket r le r  '  r r l rau teur

qu i  es t  capab le  de  camper  un  te l  Personnage(  . . . )  ,  a  pénét ré  jusque dans  les

pro fondeurs  de  1râme humaine d toù  ja i l l i t  la  source  de  tou tes  les  expér iences ,

corune ce l le  de  touÈe c réa t ion  ar t i s t ique" .  Kar l  Federn  re t ien t  éga lement  1 'adap-

tat ion du l ivre aux préoccupaÈions de 1répoque, autre raison de son tr iomphe :

"LthistoiregouveïrÈ contée du rachat de Marie-Madeleine" rejoint  ic i  le thèroe

ac tue l  de  "1 témanc ipa t ion  de  Ia  femme" . .  
/ .

pour  Wassermann,  le .succès  de 'Xengte_ Iuchs  es t  encore  ampl i f iâ  par

la  réuss i te  de  sa  comédie  Hocken jos  au  Deutsches  Theater  d rOÈto  Brahm (2) -  Le

23 oc tobre  lgOO i l  ass is te  à  Ber l in  à  la  p remière  de  sa  p ièce  qu i  f igure  à

l taf f iche en même temps que Le Fou et 1à Mort de HofrnannsÈhal et  inspire à

A l f red  Ker r  une c r iÈ ique t rès  é log ieuse dans  D ie  Nat ion .  Presque écrasé par

( l )  D ie  Zukunf t  34 ,  l9OO,  P.  464-69,

(2) En 1889 Orro Brahm avait , fondê avec Theodor I , lo l f f  et  Maximi l ian Harden

la  Fre ie  Bûhne qu i ,  im i tan t  le  ThéaÈre  L ib re  d 'Anto ine ,  se  ProPosa i t  de

jo,rEi-Tes-Zffiuis modernes. nsenlttauptrnann, Arno Holz et Johannes Schlaf

âvaient faiC part ie du répertoire de La Freie Bi ihne. Pour ProPager ses

idées, Otro Brahrn avait  créé en l89O la;evue i leG'Bûhne f i i r  modernes Lebe:

organe du théatre moderne et du natural ismg co

cher.  En 1894 cette revue étai t  devenue la Neue Deutsche R"qg""h"g dir igée

s u c c e s s i v e m e n t ' p a r B ô 1 s c h e , o t t o J u 1 i u s n i e @ i e . E n
l9O4. le  t i t re  aà  fa  revue change de  nouveau e t  Prend sa  fo rme déf in i t i ver

Die Neue Runschau. Au moment où i l  joue la pièce de Wassermann' O. Brahm

u ' i 1 q u i t t e r a e n l 9 o 3 , P o u r p r e n d r e e n o c t o b r e
l9o4 la  a i  .

( 3 )  C i t .  J u l i e  S p e y e r ,  o p .  c i t . ,  P .  2 3 ,



- 89 -

11 es t  v ra i  qu tavec  l rapprobat ion  drA l f red  Ker r  e t  de  Max imi l ian

Harden, deux cr i t iques qui conptent parrni  les plus perspicaees et aussi  les

plus acerbes de leur temps, i l  a obtenu une reconnaissance de son talent et

une nanière de légi t imat ion.

Son séjour à Berl in représente aussi un enrichissement humain.

PendanÈ t ro is  semaines  i l  es t  1 'hô te  de  Samuel  eÈ Hedwig  F ischer  à  qu i  le

l ie ra  désormais  une ami t ié  a f fec tueuse.  Des re la t ions  se  nouent  avec  la  cé-

lèbre  maison d téd i t ion ,  son  personne l  e t  ses  au teurs .  Dès  la  p remière  en t re -

vue avec Mori tz Heimann, une harmonie except ionnel le st instàure entte 1es

deux hommes qui sont pourtant dtun Eempérament très di f férent;  1 'amit ié qui

na î t  immédia tement  sera  l rappor t  essenËie l  des  semaines  ber l ino ises .  Face à

G. Hauptmann, chez qui i l  est invi té un soir ,  l lasserruann se sent par contre

beaucoup moins à son aise. 11 est t rès fortement marqué par la puissante per-

sonna l i té  de  l rau teur  d ramat ique dé jà  auréo lé  de  g lo i re ,  ma is  à  l radmi ra t ion

/Æans l imite pour l toeuvre se môle une certaine appréhension et môme une cer-

t a i n e  " g è n e "  à  l r é g a r d  d e  l r h o m m e  ( l ) .

Au
. . . . . .
J u s t l l 1 e e ;  r e

moment  de  regagner  V ienne,  1a  sa t is fac t ion  de  1 'au teur  es t

voyage à  Ber l in  a  cont r ibué à  dé f in i r  la  p lace  qu t i l  occuPe

désormais  dans  la  l i t té ra tu re  a l lemande.  Pour tan t ,  1 tépoque des  cer t i tudes

nres t  pas  enco re  venue  e t  1e  succès  de  Rena tè  Fuchs  n fes t  pas  une  conséc ra -

t ion déf ini t ive, comme le démontrent rapidement les mois qui suivent.  La

vo ix  de  la  c r i t ique  l i t té ra i re  se  fa i t  p lus  nuancée e t  p lus  ex igeante .  Aux

éloges susci tés par le l ivre au moment de sa parut ion èuccèdent.  maintenant

des  jugements  moins  pos i t i f s .

Certains (2) aff i rment que le roman ne fai t  pas vér i tablement

avancer  les  ques t ions  fondamenta les  qu t i l  pose;  i l s  dép lo ren t  le  manque

dtune démonst ra t ion  conva incante ,  1a  grand i loquence d 'un  s ty le  marqué par

un "sent imental isme ernphat ique".  Drautres (3) reconnaissent en [ , lassermann

( l )  I ^ l a s s e r m a n n  à  J u l i e  S p e y e r ,  2 2 . x .  l 9 O O ,  c i t . . l u l i e  S p e y e r ,  o p .  c i t . ,  p .  2 l '

(2 )  l l i l l y  Rath ;
col .  609-612

Neue Frauencharaktere,  in Das L i te rar ische Echo 3 ,  lgOO/ l90 l  '

(3) Max Hofer,  J.  I . Is neuer Roman.
stinrnen der@l

Die Geschichte d"t  jo"g.tr  R"". t"  F '
,  P '  

- 1 7 ' 1n
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un authent ique "conteur drhistoirer" ;  mais i ls croient assister en l isant

son l ivre "à une érupt ion provoquée par une force naEurel le impétueuse" ;

pour  l r ins tan t r .  i l - s .se  re fusent  à  dén ig rer  ee  nouve l  auËeur ,  ma is  i l s  a t -

tendent  d rau t res  preuves  de  son apr i tude à  maÎ t r i ser  le  f lo t  de  l t inag i -

na t ion .

Le jugement le plus sévère vienÈ de Richard Schaukal ( l )  qui

fai t  une cr i t ique systénat ique du roman, st indignant quton ai t  pu pronon-

cer  à  son propos  le  nom de Ke l le r .  Cet  ouvrage qu i ,  se lon  Schauka l ,  es t

ùn "exemple typique du roman "alLemand" dtaujourdthui" ,  accumule les dé-

fauts :  i l  est écr i t  dans une langue "à faire se dresser tâs cheveux sur

la  t ,ê te ' r ,  p le in  d t ignorances  gross iè res  en  ce  qu i  concerne les  mi l ieux

soc iaux  qur i l  se  p ropose de  décr i re  ;  les  "s i tua t ions  maqu i l lées  de  cou-

leurs  tapageuses"  y  abondent ,  sans  par le r  des  f fuc tua t ions  e t  des  s inuos i tés

de l rac t ion .  Cer tes ,  on  ne  peut  ten i r  pour  jus tes  e t  acceptab les  tous  les

arguments de Schaukal,  surtout pas celui-cirqui  légi t ime et just i f ie à lui

seu l  b ien  des  gr ie fs  de  Wassermann à  1 'égard  de  la  c r i t ique  e t  du  monde des

l e t t r e s :

"Ctes t  un  mauva is ,  un  Ërès  mauva is  l i v re ,  i l  n res t  pas  in in té -

ressant cependant cortrne type dtun "art"  spécif iquenent sémite qui,  depuis

des  années,  s 'es t  imposé à  l respr i t  a l lemand" .

Mais  l rh is to i re  l i t té ra i re  a  re tenu sur tou t  du  jugernent  de  Schau-

kal la formule à l remporte-pièce par laquel le i l  a résumé ses impressions

à la lecture des premiers romans de Wassermann. Ces l ivres dévoi lenr à son

av is  :  "D ie  Schwâche 'e ines  gewal ts :m gereck ten  Ta len ts"  (2 ) .

L tappréc ia t ion  drAr thur  Schn i tz le r ,  p lus  nuancée,  appor te  des

réserves drun autre genre. Comne Heimannrschnitz ler voi t  dans Renate Fuchs

Itannonce du t tgrand, du très grand roman que notre époque nta pas encore

écri t  en Al lemagne". I l  est ime que l . lassernann serai t  capable drécr ire ce

"grand roman"  s t i l  "n ty  ava i t  pas  chez  lu i  un  dé fau t "  dont  i I  n resÈ pas  a isé

de démêler Ia nature mais qui réside peut-être dans le "manque de profondeur

in te l lec tue l le "  .

( l )  J .W.  D ie  Gesch ich te  der  jungen Renate  Fuchs , i n  D i e  G e s e l l s c h a f t  1 7 ,  I V r l 9
p . 1 9 7 - 9 8

(2) Beaucoup drhistor iens de la l i t térature ont repr is ceÈte formule de
R. Schaukal pour l tappl iquer parfois- à la total i té de l roeuvre de l . Iasser-
m a n n . C f .  p . e x .  g . S o e r g e l  e t  C . H o h o f ,  D i c h t u n g  u n d  D i c h t e r  d e r  Z e i t r l g 6 l ,
I ,  p .  7 6 8 .
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Ainsi ,  les réact ions susci tées par RenaÈe Fuchs donnent dans leur

ensemble une impression dtambiguïté. Manifestement, un événemenÈ important

s tesÈ produ i t  avec  la  paru t ion  de  ce  l i v re ,  un  ar t i s te  .es t  né"  ( l )  e t ,  beau-

coup pensent qut i l  a les eapacités nécessaires pour donner au roman al lemand

une impu ls ion  nouve l le ,  pour  l rengager  sur  d rau t res  vo ies .  l , la is  par  a i l leurs

des réserves se font entendre. Pour certains observateurs, ce long réci t  dé-

vo i le ,  en  mêne t ,emps que d t ,énormes poss ib i l i tés ,  les  fa ib lesses  d tun  ta len t

l i t réraire qui a du mal à Èrouver le juste mi l ieu entre l tabandon au torrent

de  l t imag ina t ion  e t  la  soumiss ion  aux  cont ra in tes  d tune fo rme dépou i1 lée ,

entre la prol i férat ion des idées et la cl-arté d.rune véri tab- le démonstrat ion,

en t re  1a  progress ion  tou jours  capt ivan te  mais  que lquefo is  a rb i t ra i re  de  l rac-

t ion et les -réel les motivat ions psychologiques. l , Iassermann possède-t- i1 la

puissance dtun vér i table talent.  ou bien Èravai l le-t- i1 uniquemenÈ "en force"

donnanE I ' i l l us ion  drune maî t r i se  souvera ine  ?  Es t - i l  un  conteur  d . rh is to i res

p lus  hab i le  à  t i re r  les  t i t s /d rune ac t ion  complexe,  gu 'à  fa i re  oub l ie r ,  der -

r ière des intr igues toujours passionnantes, une pensée t 'enue7?

La récept ion de Renate Fuchs est t rès caractér ist ique de la

s i tua t ion  de  l ^ t rassermann.  A  I 'accue i l  en thous ias te  d run  vas te  pub l i c  ne  cor -

respond pas  une réponse auss i  favorab le  de  la  c r i t ique  l i t té ra i re .  Là ,  les

av is  sont  p lus  nuancés ,  vo i re  cont , rad ic to i res .  Tout  semble  poss ib le  à  ceË

auteur  doué d 'énormes capac i tés ,  ma is  i l  conv ien t  qu t i l  en  apporÈe de  nou-

ye l les  p reuves .  Cres t  une des  ra isons  pour  lesque l les  1e  succès  de  Renate

Fuchs ne marque pas encore Ie passagç à une période drharmonie et de cert i -

t u d e .

I9O2-19O5 - LIECRIVAIN CHERCHE SA VOIE

11 senble que pour hlassermann r ien ne soi t  déf ini t ivenent acquis,

ni  sur le plan de la carr ière, ni  dans le domaine de la vie personnel le.

Ent re  l9O2 e t  l9O5 on vo i t  réappara îÈre  une insa t is fac t ion  qu i  mont re  à  que l

po in t  1 'équ i l ib re  a tÈe in t  depu is  1 'a r r i vée  à  V ienne res te  f rag i le .  L 'au teur

a renconEré à ce moment-Ià des di f f icul tés pour réal iser ses nouveaux projeÈs

de romans, i l  a connu dans ses entreprises pl-usieurs échecs et mené une

( l )  A .  Schn i tz le r  à  O lga  Gussmann,  c i t . M e n d e l s s o h n ,  o p .  c i t . ,  p .  3 4 2 .
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lut te constante pour parvenir  à un style plus mesuré. Mais ces revere profes-

sionnels ne suff isent pas à expl iquer la disharuonie qui sr instaure de nouveau

dans son existence. I ls apparaissent aussi  conrme une des conséquences de cetre

inquiétude qui const i tue le fondeuent de sa personnal i té et l rempêche de voir

la vie autrement que sous un éclairage négat i f .

Ins tab i l i té  psycho log ique e t  f rag i l i té  des  l iens  fgu i l iaux

Les réf lexions qut i l  a conf iées à son Journal durant cette période

sont contradictoires et t raduisent 1e déchirement de son être. Tantôt i1 re-

connaît  que cfest ùn " imense bonheur de se trouver dans la vie 1à où i l  se

trouve" (  I  )  ,  tantôt au contraire i l  se sent " imnensément seul(  .  .  . )  rnalgré sa

fen tme,  les  en fan ts ,  le  t rava i l t t  (2 ) .

Dès  le  p r in te rnps  1902,  a lo rs  roême qur i l  sé journe  en  l ta1 ie  e t  v is i te

Viareggio et Florence où i l -  passe plusieurs jours en compagnie de H. et S.

F i s c h e r ,  i l  e s t  e n  p r o i e  à  l r i n c e r t i t u d e  e t  d a n s  l e s  l e t t r e s  q u t i l  a d r e s s e  à

Jul ie restée à Vienne i l  par le de "conf l i ts intér ieurs" et avoue que tout rren

lui  recourence à chanceler" (3) .  
'

.  Dans  les  années qu i  su ivenÈ,  le  désar ro i  mora l  s ta rnp l i f ie  par fo is

jusqurà  la  désespérance,  les  pér iodes  d taccab lement  eE de  dépress ion  se  nu l t i -

pl ient.  Visi tant la Franconie en octobre 19O3, i l  revoit  Fi i r th,  Nureruberg et

Gunzenhausen. I1 est confronÈé aux souvenirs douloureux du passé et i l  ne res-

sent  que I 'absence de  ceux  qu i  s ren  sont  a l lés  pour  tou jours .  Sur  Ia  Èombe de

sa mère ,  i l  es t  incapab le  de  pro férer  la  mo indre  pr iè re  eÈ les  Le tEres  d to r  ne

d isent  p lus  que la  g rande in jus t i ce  de  la  v ie .  L ' idée  de  1a  mor t  s ' impose,  ob-

sédante ,  e t  dans  ces  l - ieux  jad is  fami l ie rs  i l  a  désormais  l t impress ion  "d te r re r

dans un cimetière" (4),  de ne pouvoir  rest,aurer aucune espèce de contact avec

les gens qut i l  rencontre

Cet t . e  c r i se  mora le  s tavè re durable et at teint  son paroxysme au dé-

cette époque trahi t  une grande instabi-buÈ de I 'année 1904.  Le  Jgurna l  (5 )  de

( l ) 2 4 l T X /  1 9 0 3 ,  c i t .  K a r l w e i s ,  o p .  c i t . ,  p .  1 2 6 .

( 2 )  I b i d .  p .  1 3 0 .

( 3 )  C i t .  J u l i e  S p e y e r ,  o p .  c i t . ,  p . 3 9 .

( 4 )  I b i d .  -  o .  4 l  -

(5) M. Karlweis donne de très large extrai ts du Journal pour les années 1902-

l 9 O 5 ;  o p .  c i t . ,  p .  l l 4  à  1 6 2 .  N o u s  n e  r e È e n o n s  i c i  q u e  q u e l q u e s  a s P e c t s
essent. iels des notat ions de tJassenoann.



- 93 -

l i té psychologique en même temps qutune extrême fragi l" i té des relat ions.

lùassermann se plaint alors drun t 'sent iment accablan' t  dtabandontt

(6 l f i l lgO4) et drun t t inrnense ennui" ;  son existence lui  apparaît  co" ' -e un

"abîme sombre" ( l l / I I )  et  la vie sociale lui  semble dénuée de tout intérêr,

vide et absurde ;  au mi l ieu des réunions amicalesr i l  est soudain accablé par

u n e  p e u r  i n c o n t r ô l é e  d u  " n é a n t "  ( 9 . f f ) , l e  d é s i r  l e  s a i s i t  d e  r e j e t e r  c e a  c o n -

vent ions qui ne recouvrent en fai t  que des rapports art i f ic iels et i l  lu i  arr i -

ve de se croire délaissé par tous ses amis. En janvier 1904, au morent,  où i l

es t  en touré  p lus  qur i l  ne  I ta  jamais  é té  -n ta - t - i l  pas  gagné a lo rs ,  après  l ra -

n i t ié  de  Hofmannstha l ,  de  Schn i tz le r  e t  de  F ischer ,  ce l le  de"R ichard  Dehmel  ? -

i l  conf ie aux pages de son Journal :

"Corr-enÈ se fai t - i l  que tous ceux dont je fais la connaissance, à

peu drexcept ions  près ,  se  dé tachent  auss i tô t  de  roo i ( . . . )  t te i roann me res te  encore

l u i  n e  m e  d é c e v r a  p a s "  ( 1 6 . I ) .

-  De tels aveux sont le signe dtune grave blessure psychologique et

dtune vie intér ieure tourment,ée qui compl iquent singul ièrement les relat ions

entre le moi et le monde.

"Courue i l  esÈ étrange' j  écr i t Wassermannr .gu tà  cer ta ins  uoments  je

de ce sent iment dtabandon amer et acca-ne parvienne toujours pas à roe l ibérer

blant qui  me rendait  tel lement inapËe

l o r s q u e  j  r é t a i s  j e u n e "  ( 9 . I I ) .

à Ia v ie et .  au comnerce avec les autres,

'Ce t te  nouve l le  c r ise  dr incer t i t ,ude  e t  de  doute  es t ,  inconEesEab le-

Eent l iée à la nature profonde de son être voué à la disharmonie. Dtai l leurs

il y voit lui-même une manière 'd"'atavisme"y mais 1e pessinisure qui Èrouble

de nouveau son ex isÈence s 'exp l ique auss i  par  les  d i f f i cu l tés  d rordre  con juga l

qui surgissent dès les années qui suivenÈ son mariage.

Très  rap idement  en  e f fe t ,  son  un ion  avec  Ju l ie  Speyer  s res t  avérée

prob lémat ique.  Cer tes ,  l rappar tement  s i tué  Unter  S t .  Ve i te r  A l lee  I  que

la fanai l le Wassermann occupe à Wien-Hitzing de l9O2 à 19O5, const i tue toujours

un point f ixe et même un havre de paix ;  l rauteur avoue que crest avec ses

enfan ts  qur i l  passe t tses  heures  les  p lus  heureuses t te t  mêue t tses  seu les  heures

de bonheur "  ( l ) .  11  observe  avec  émot ion  l 'éve i l  à  la  v ie  de  ses  deux  f i l s ,

A lber t  e t  Georg .  Mz is  par  a i l leurs  ses  re la t ions  con jugaLes se  dé tér io ren t ,

( l )  l 4 l 2o4 ,  c i r .  M .  Ka rLwe i s ,  op .  ê i t . ,  p .  153 .

>2
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des d i f fé rences  de  goûts ,  de  préoccupat ions  e t  d ra t t i tude  face  à  la  v ie  ap-

paraissenÈ et séparent de plus en plus fréque enÈ les deux époux. Dès le
printemps l9O2 l^Iassermann entreprend seul le voyage tradit.ionnel en ltalie ;
i I  stéloigne, di t - i l ,  pour mieux comprendre ce que Jul ie et lu i-rnême "song
l tun  pour  l rau t re ' t .  Sur  le  chern in  du  re tour ,  i l  s ta t ta rde  à  Caste l ru th ,  dans

la  so l i tude des  montagnes,  espérant  a ins i  t ' régénérer "  sa  v ie  con juga le ,  lu i

res t i tuer  " la  f ra îcheur  e t  la  pureÈé des  premiers  jours t '  ( l ) .  Que lques  annËes
p lus  t .a rd ,  le  ton  des  le t t res  adressées  à  Ju l ie  es t  empre in t  de  beaucoup moins

d 'a f fec t ion  e t  les  reproches  sont  p lus  c la i rement  percept ib les3  les  pér iodes

de séparat ion deviennenË plus fréquentes. Wassermann juge alors indispensable

ces " interrupÈionstt  de la vie fæi l ia le pour "se renouveler lui-rnême, pour se

détendre" (2) et  réstaurer son équi l ibre. La correspondance (3) et Ie Journal
de cette époque fourmil lent de passages de ce genre, témoins de tensions donÈ

l e s  d 6 t a i l s  n ' i n È é r e s s e n t  p a s  l r h i s t o i r e  l i t t é r a i r e .

Néanmoins ,  tou t  en  év i tan t  le  doub le  danger  de  l t ind isc ré t ion  e t

de  I 'anecdote '  on  ne  peut  passer  sous  s i lence ce t  aspec t  de  Ia  v ie  de  I tau teu{

.dans la mesure où i l  condit ionne largement son act iv i té dtécr ivain. I l  est cer-
tain que I 'harmonie acquise au tournant du siècle sfest t rouvée de nouveau mo-

mentanémenË perturbée par Les di f f icul tês de la vie conjugale.

Après  19O5,  ces  d i f f i cu l tés  seron t  surmontées  pour  que lques  années

encore ,  ma is  lo requre lLes  resurg i ron t  au  moment  de  la  guer re .  e l les  p rendront

la  d imens ion  drun  drame.  Pour  l r ins tan t ,  leurs  répercuss ions  res tenÈ re laÈ ive-

nent l imitées, mais elLes sont cependant percept ibles. La mésentente conjugal.e

naissant.e al imente l -e scept ic isme sur les possibi l i tés d tune véri tahle corn uni-

cat ion avec autrui  et  accentue une instabi l i té qui se traduit  aussi  par des

voyages e t  des  dép lacements  incessants .  Ber l in ,  Mun ich ,  A l t ,aussee,  I t l ta l - ie ,

le Tyrol , la Franconie sont des lieux où l^lasserrnann se rend chaque année, sou-

vent  à  p lus ieurs  repr ises ,  en t re  I  902 e t  I  9O5.  Par fo is  la  f réquence de  ces

déplacements conf ine à l tagi tat . ion, el le témoigne en tout cas dtune grande

dif f icul té à se f ixer.  I1 en va de même en ce qui concerne les relat ions socia-

les. Les l iens dramit ié déjà anciens avec Hofmannsthal,  SchniÈzler,  Th. Mann

C i t .  J .  S p e y e r ,  o p .  c i t . ,  p .  4 5 .

ï b i d . ,  p .  6 9 .

Voir  surÈout le recuei l  de let tres publ iées par Jul ie Speyer.

( t )

(2 )

(3 )
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ou Fischer deviennent plus étroi ts,  des relat ions nouvel les se nouent avec

Richard Dehmel-,  Heimann et beaucoup dtauteurs du Fischer Verlag et.  de Vienne,

mais ce nresÈ pas encore 1têpoque des grandes aroi t iés ferventes et f raternel-

les que connaîtra lfasser:mann après 1906, au moment où, par:mi ces relations

rnult ip les, certaines se trouveront pr iv i légiêes et const i tueront,  un incompara-

b le  fac teur  d rharmon ie  e t  d 'équ i l ib re .

Incer t i tude  de  1 'écr iva in

Après Renate Fuchs, Wassermann prend la décision de se cantonner

dans la spécial iÈê pour laquel le le désigne ce prernier Èr iomphe :  le roman ;

i l  ne  s tessa ie ra  p l -us  au  théât re  qu tà  de  ra res  oceas ions .  l ' l a is  sa  produc t ion

resÈe incer ta ine ,  parce  qur i l  es t .  tou jours  déch i ré  in té r ieurement ,  t i ra i l lé

en t re  des  asp i ra t ions  cont ra i res .  I1  ne  perço i t  pas  c la i rement  le  bu t  à  aÈ-

te indre  n i  les  vo ies  à  su iv re .  Cet te  pêr iode meÈ en êv idenee cer ta ins  t ra i ts

déc is i fs  e t  durab les  de  sa  personna l i té .

Tout  d tabord ,  i l  ne  peut  concevo i r  le  mét ie r  d récr iva in  sans  1 t "p -

probat ion  drun  vas te  pub l i c ;  i l  a  beso in  de  no tor iÉ té  e t  son  dés i r  de  réuss iËe,

l ié  à  Ia  f rag i l i té  de  son tempérament  , fL ' "ng^ge dès  le  début  de  sa  car r iè re

dans un processus auquel i l  ntéchappera prat iquement plus, uême dans ses mei l-

leures  pér iodes .  Conrne ce la  se  produ i t  souvent  chez  les  ê t res  b lessés  e t  mar -

qués par une angoisse fondamentale, le succès ne compense que pour un temPs

les  incer t i tudes .  Une fo is  acqu is ,  i l  es t  rap idement  oub l ié  eÈ I 'hourme,  au

l ieu de puiser la conf iance dans sa propre rêussi te,  t remble devant la possi-

bi l i té dtun insuccès; i l  aspire à de nouveaux tr iomphes, conule pour se Prou-

ver à soi-même. Crest ce qui se produiÈ pour l , , lassermann après Ia publ icat ion

d e  R e n a t e  F u c h s ; l a  r ê u s s i t e  n e  l e  t i b è r e  p a s  d e s  d o u t e s  ( l ) .

Lorsquren oc tobre  lgOl  1 'hebdomada i re  D ie  l i te ra r ische Wel t  adresse

à plusieurs auteurs un quest ionnaire les invi tant à stexprimer sur le processus

de Lr lnsp i ra t , ion  l i t té ra i re ,  son  nom f igure  à  cô té  de  ce lu i  d têcr iva ins  corme

Sudermann, Dehmel et Heyse. Eo janvier 1902, i l  fa i t  à Berl in une série de

lecEures  pub l iques  appréc iées  ;  d 'au t res  su ivent  à  Dresde e t  à  Prague où  i l

obt ienË également un franc succès ;  f in octebre 1903, i l  est de nouveau à

Berl in. ,  invi té par I tAssociat ion de la presse berl inoise, en même temps que

Th. Mann ;  chaque fois qut i l  séjourne dans la capitale al lemande, i l  rencontre

les  g rands  de  Ia  l i t ré ra tu re  qu i  le  t ra i ten t  sur  un  p ied  d téga l i té .  Ma is

l top t im isme e t  Ia  sérén i té  Lu i  son t  ma lgré  tou t  re fusés .

Ï t )r*rotfaietr ich Rasch,éeri t  à ce sujet :  " l , lassermàrn $rar nicht erfolgssi icht ig.
Aber er hàtte A,ngst vor dem Miperfolg -  das ist :ni 'cht dasselbe. Er brauchte
Erfolg, als Kompensâ.t ion f i i r  eine bedri ickend freudlose, armsel ige Kindheit
und Jugend".,  EngeLhart 'oder die zwei Welten, Langen Mii l ler,  1973. Naçhggl l r
von  W.  Rasch!  p .  27O-
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I l  sai t  qur i l  est habiÈé par Èout un monde, mais guten mêmè temps

il dispose de moyens insuffisants pour expriner ce monde et pour lui donner

corPs.  Par fo is  même,  a lo rs  qu t i l  n ta  pas  t ren te  ans ,  i l  es t  obsédé par  la  b r iè -

veté de l texistencê, i l  redoute que le teups lui  manque pour construire l roeu-

v re  qu f i l  ambiÈ ionne :

"Je pense que dix bras, dix mains droi tes ou bien encore cent années

drex is tence me sera ienÈ nécessa i res  pour  cons igner  sur  1e  pap ier  tou te  la  p lé -

ni tude que je porte en moi.  I ' Ia is tout est t rop courË, le chemin esÈ semé de

c a d a v r e s , p 1 u s o n v i e i 1 1 i t , p 1 u s i ] - e n e s È a i n s i ' ' ( l )

I1  a  consc ience que le  succès  es t  f rag i le ,  que la  no tor ié té  n tes t

jamais  dé f in i t i vemenÈ acqu ise  e t  qur i l  devra  peut -ê t re  un  jour  se  soumet t re  au

verdicÈ de quelque "hauË tr ibunal" ou même placer sa "tâte sur Ie bi I lot"  (2)

de quelque cr i t ique inexorable. De nouveau i l  se sent condamné à rechercher la

faveur  e t  l rapprobat ion  des  lecÈeurs .  Ce souc i  qu i  exp l ique sa  dépendance du

goût .  du  jour  sera  une carac tér is t ique  consÈanÈe de son a t t i tude .

f  Par  a i l leurs ,  i l  nour r i t ,  auss i  des  anb i t ions  p lus  é levées ,  i l  veu t

"uionter tout droiÈ vers l -es hauteurs" (3) ,  construire une oeuvre qui,  par sa

valeur l i t téraire et,  par son contenu, échappe aux cont ingences de 1 têpoque et

aux  modes passagères .  I1  veuÈ a t te indre  à  l roeuvre  drarÈ.

Cer tes ,  le  succès  e t  la  qua l i té  a r t i s t ique  ne  s rexc luent  pas  ob l i -

gaEo i rement ,  ma is ,  chez  $ lassermann L tex igence d tune réuss i te  in rnéd ia te  de  gran-

de envergure eÈ la volonté drécr ire une oeuvre de haut niveau l i t téraire appa-

raissent souvent coune deux aspirat ions contradictoires ou du moins el les crêent

une compl icat ion cerËaine dans son existence et const i tuent.  des fEcteurs de

disharmonie et dr incert i tude. Wassermann a du rnal à trouver le juste mi l ieu

ent re  ces  deux  pô les .  11  en  résu l te  souvent .  un  déca lage en t re  ses-pro je ts  e t

leur  réa l i sa t ion ,  en t re  le  contenu e t  l -a  fo rme qu i  n res t  pas  tou jours  à  1 -a

mesure  de  l r idée  qure l le  veut  expr imer .

Cett ,e disharnonie et,  cette incerci tude sont part icul ièrement sensi-

b les  en t re  l9O2 e t  1905.  La  c réa t ion  l i t té ra i re  p résenÈe a [ors  un  aspec t  désor -

( l )  4 .x .

(2 )  A  s .

(3 )  n  s .

l 9 O O ,  i n  J .

F i s c h e r ,  2 l

F i s c h e r ,  2 l

S p e y e r ,  o p .  c i È . ,  p .  5 2 .

.X I I . l9O2,  c i t .  Ger rnan l i fe a n d  l e t t e r s  3 ,  1 9 4 9 1 5 0 ,  p .  2 2

. I I I . 1 9 0 2 ,  c i t .  i d e n d e l s s o h n ,  o p .  c i t  . ,  p .  3 4 7
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donné et, même chaotique, conïme le prouve une étude rapide de la genèse des

oeuvres les plus importantes.

Imédiateuent après la publ icat, ion de Renate Fuchs, Wassermann

réd ige  Le  Moloch qur i l  te rmine  en  J . tespace druu  an .  Enmême temps,  i l  ras -

semble les premiers éléroents de ce qui sera pl-us tard son ronan sur Gaspard

I lauser.  En janvier 1902, i l  conçoit  le projeÈ dtun l ivre sur sa propre enfan-

ce, Engelhart  Ratgeber,  roais.  paral lèlement i l  entreprend des études pour un

roman histor ique, Alexandre à Babylone, et songe même à uu ouvrage sur le

Chr is t .  Pendant  Èout  1 té té  l9O2, la  compos i t ion  drEnge lhar t  avance eE Wasser -

mann éprouve dans son travai l  une extraordinaire impression d'aisance :  "Ja-

na is  i l  ne  mt  a  ê tê  auss i  fac i le  de  réd iger  un  l i v re  :  Enge lhar t  ne  cesse de

s ta l longer  e t  me procure  prus  de  jo ie  que je  ne  pensa is "  ( l ) ,  con f ie - t - i l  à

F ischer  à  qu i  i l  peu t  l i re  une grande par t ie  du  uanuscr i t  dès  la  f in  ju i l le t ,

au mouent où i ls séjournent ensemble à Gossensap. DuranÈ lrauÈomne, le manus-

c r i t  con t inue à  "s té la rg i r  e t .  à  s 'appro fond i r "  ;  en  même temps,  les  é tudes

prél i rninaires pour Alexandre à Babylone sonÈ menées jusqurà leur terme. Puis

brusquement,  au début du mois de décembre, la rédact ion d'Elgelhart  esÈ in-

terrompue et pendant deux ans i l  ne sera plus jamais quest ion de ce roman au-

tobiographique.

Wassermann se consacre alors à Alexandre à Babylone qu' i l  ne cesse

de mod i f ie r  jusqurenmai  1904,  par tagé en t re  l respo i r  de  réa l i ser  "une oeuvre

accePÈable" et,  l t intui t ion douLoureuse que "nos oeuvres" portent,  sans doute

en e l les  "des  germes de  mor t  e t ,  de  pu t ré fac t ion"  (2 ) .  11  reprend ensu i te  le

manuscri t  de GaspardHauser eÈ songe à écr ire un réci t  de sa vie conjugale,

Lât iz ia tr ' Iahnschaffelsuccessivement abandonné puis repris,  aucun de ces projets

nrabout i t  dans  l t i rméd ia t .  Les  no ta t ions  du  Journa l  con f inent  a lo rs  à  I t inco-

hérence e t  dênoten t  une grave ' i r réso lu t ion ,  un  inconfor t  in te l lec tue l  fonda-

menta l .  A  que lques  semaines ,  par fo is  à  que lques  jours  de  d is t .ance l rau teur

êcr i t  à propos de GaspardHauser :

"J 'a i  dû  abandonner  le  p ro jeË GaspardHauser ,  après  avo i r  écr i t .  en-

v i r o n  d o u z e  f o i s  l e  d é b u t ( . . . ) ,  t o u t  é t a i t  r a t é ,  l e  p l a n r  l e s  c a r a c È è r e s ,  l e

s ty le "

( l )  23 .v r . t9o2 ,

(2 )  Journa l - ,  2 l

c i t .  M e n d e l s s o h n ,  o p .  c i t . ,  p .  3 4 8 '

. I . l 9 0 4 r c i t .  K a r l w e i s ,  o p .  c i t . ,  p .  1 4 3 .
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"Je traverse une période de travai l  t rès heureuse . . . .  Jamais un

t rava i l  n ra  uarché auss i  fac i lement "  ( l ) .

Ces notat ions contradictoires se poursuivent jusqurau moment où
les travaux en cours sont remis en guest ion par la résurgence dtun projet

ancien qui désornais sr impose de manière iupérieuse. Le 14 janvier l9o5 l . lasser-
[0ann no te  qu t i l  "a  repr is  Enge lhar t t t ,  gu t i l  "a  la issé  tomber  tou t  le  res te r l

e t  que ce tEe fo is  t t son  coeur . tou t  en t ie r "  (2 )  es t  à  l rouvrage.  11  semble  con-

f ian t  e t  en thous ias te ,  ma is  le  déuon du  doute  ng  ssmmsi l le  pour tan t  qu tà  demi ,

cornme le prouvent les l ignes suivantes :  "Dans rni l le cas coqtre un, le papier

sur  leque l  on  écr i t  s tavère  de  na ture  p lus  i r r r .o r t .e l le  que 1 'oeuvre  à  laque l le

on donne forme" (3).

Après Renate Fuchs tout se passe donc co'nme si  wassernann nravait

Pas  Pu met t re  à  p ro f i t  sa  p ropre  réuss i te .  11  cont inue à  hés i te r  en t re  des

su je ts  mu l t ip les .  Dans Le  Moloch,  i l  t ra i te  un  mot i f  au  goût  du  jour  qu i  p ro-

longe certaines perspect ives de Renate Fuchs. Dans Alexandre à Babylone au

conÈra i re ;  i1  s ' impose un  su je t  h is to r ique qu i  témoigne de lses  ambi t ions  é le -

vées. 11 ne parvienÈ pas non plus à déf inir  un styLe romanesque précis.  Très

sensible aux cr i t iques qui lu i  ont été adressées après la publ icat ion de

Renate Fuchs, i l  tempère son irnaginat ion, mais i l  tombe dans les défauts con-

traires eÈ Le Moloch subit  une attaque quasi générale dans les revues l i t té-

raires sans susci ter drécho dans le grand publ ic.  On parle alors de roman

sque le t t ique  e t  t rop  sehémat ique,  de  personnages sans  cons is tance (4 ) .  De

même, Alexandre à Babylone a parfois la sécheresse du compÈe rendu histor ique,

tandis qurEngelhart  montre un auEeur pr isonnier du chaos des impressions

personne l les .

Durant les trois années l9}2-l 9O5, I,Iassermann a vécu dans un grand

désar ro i  in te l lec tue l  e t  mora l ,  i1  a  ressent i  I tambigu ï té  e t  même que lquefo is

l t incohérence de  sa  s i tua t ion .  I1  es t  v ra isenb lab le  que sans  l ra ide  e t  les

( l )

( 2 )

C i t .  K a r l w e i s ,  o p .  c i t . ,  1 5 7  à  1 6 0 .

C i t .  J .  S p e y e r ,  o p .  c i t . r  p .  6 5 .

1 b i d . ,  p .  6 6 .(3 )

(4 ) Voir par exemple
Der Kunstwart  16

: Kalkschmidt,
r ,  l 9o2 /1903 ,

Der Moloch. Roman von J. Wassermann. in
P .
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encouragemenÈs de ses amis i l  se serai t  di f f ic i lement dégagé'de ses contra-

dict ions. Le groupe des écr ivains viennois et la Librair ie Fischer ont joué

à cette époque un rôle déterminant dans sa formation et dans sa carr ière.

Lraide de Hofmannsthal

Parrni  les auteurs viennois,  HofmannsÈhal est celui  dont les appré-

c ia t ions  lu i  impor ten t ,  au  p lus  haut  po in t  ( l ) .  Dès  le  mo is  de  décembre  l9Ol ,

a lo rs  qu t i l  v ien t  de  te rminer  la  rédac t ion  du  Moloch,  i I  demande à  ce lu i  qu i

ntest pas encore vraiment son ami de porter une appréciat ion sur son manus-

c r i t .  En  1903,  pendant  la  rédac t ion  drA lexandre  à  Baby lg le ,  la  conf iance en

Hofmannsthal srest encore affermie :

" I1  n tesË personne,  pano i  les  gens  de  mon enÈourêge,  dont  1 'appro-

baÈion pourrai t  me rendre aussi f ier que la vôtre" (2).  Deux ans plus Èard,

le jugement de Hofmannsthal semble être le seul qui  puisse t i rer I , Iassermann

de Lr ineer t i tude  quand i l  achève la  rédac t ion  drEnge lhar t  :

"Cher Hofmannsthal,  j ta i  une faveur à vous dernander.  Pourr iez-vous

l i re maintenant mon roman Engelhart ,  s i  vous avez assez de temps et.  de pat ien-

ce eÈ si , le coeur vous en di t  ? I l  mt i roporte à plusieurs égards de connaître

l r impress ion  que mon l i v re  fe ra  sur  vous .  Pour  mo i ,  i l  se  no ie  en t iè rement

dans le broui l lard. Lr incert i tude et une étrange angoisse me torturent. .  Vot.re

opinion sur ce travai l  mraiderai t  à surmonter mes doutes, je me demande en

ef fe t  s i  je  do is  v ra iment  le  pub l ie r "  (3 ) .

Au cours de l- t interminable rédact ion dt@,

Hofmannsthal stest mis personnel lement en rapport  avec Heimann pour voir  de

quel le manière le roman pouvait  être amél ioré. Les vastes élagages et les

modif icat ions auxquels Wassermann a procédé doivent beaucoup à sa clarté

d ' e s p r i t . e t  à  s o n  s e n s  d e  I a  m e s u r e .  G r â c e  à  l u i ,  l e  l i v r e  s r e s t  o r g a n i s é

véri tablement autour du moti f  central  de I thotn-e dract ion.

'Je vous reuercie pour votre let trel  écr i t  Wassermann.t lBien sûr,

vous avez vu juste ( .  .  . )  A la lecture (du manuscri t )  vous aurez également sent i

( l )  Plusieurs let t . res de Wassermann à Hofmannsthal

sonE conservées au Freies Deutsches Hochst i f t

(2 )  1903,  inêd i t ,  -F ra_nc foq_t .  
. .

écr i tes à ceÈte époque
de Francfort-sur-le-Main .

(3> 27 17 I l 9o5inédir, @.! .



-  too -

ce que je vous dois,  surtout en ce qui concerne la cohésion de lrenseruble" ( l )

Au momenË de la publication, Hofmannsthal prend la défense du li-

v re  dont  i l  a  su iv i  pas  à  pas  1ré laboraÈion  e t  les  reman iements  success i fs .

11  s t ind igne auprès  de  S.  F ischer  des  dures  a t taques  d tAr thur  E loesser  (2 )  :

" I1  es t  regre t tab le  qurA lexandre  à  Baby lone,  un  s i  jo l i  I i v re ,

so i t  tonbé dans  les  mains  drA.  E loesser ,  ce t .  honrme tou jours  Eorose.  Qures t -ce

qu i  lu i  p la î t  à  v ra i  d i re  ?  11  quar i f ie  sa lambô de l i v re  ennuyeux . . . "  (3 ) .

Le jugernenE de Hofmannsthal nrest pas de pure circonstance et 1e

l i v re  de  Wassermann es t  lo in  d tê t re  sans  in té rêÈ.  Sans doute  le  scy le  é levé

et tendu qui le caractér ise donne-t- i l  à l  tensemble une al ture un peu r igide

et convent ionnel le.  Mais le roman, très inf luencê par Sala'r 'mbô, reste une

bonne i l lus t ra t ion  de  ceLte  mode de l fo r ien t  que I ton  re t rouve à  peu près  à

la rnâme époque dans la l i t térature française, chez José Maria de Hérédia (4),

e t  dans  la  poés ie  a l lemande,  chez .  George (5 ) .  On re t iendra  drA lexandre  à

Babylone de bonnes évocat ions de I  r0r ient et  une mise en oeuvre habi le du

mot i f  de  1 'ho ' r 'me drac t ion .  EmporÈé par  l r i v resse de  la  pu issance,  A lexandre

croi t  pouvoir  échapper à sa condit i .on humaine et déf ier la rnort  à laquel le

i l  succombe pourtant conrme le conmun des mortels,  v ict ime dtune banale épi-

démie. À cet univers de gloire et de pouvoir  l , Iassermann oppose le monde

étr iqué et mesquin drArrhidée, demi-frère du eonquérant.  Arrhidée aspire lui

auss i  à  accompl i r  de  grandes ac t ions ,  ma is  i l  en  es t  incapab le ;  i l  es t  coupé

de la vie,  condanné au rêve inconsistant et  à la pensée stér i le.  On reconnaît

en  lu i  une car ica ture  de  L ta rÈ is te  écrasé par  I tho- .e  d rac t ion .

Cer t ,es ,  I tappu i  e t  la  conf iance de  HofmannsÈhaL nron t  pas  su f f i  à

garant ir  le succès drAlexandre à Babylone, mais les échanges intel lectuels

auxquels ce l ivre a donné l ieu entre les deux écr ivains, ont narqué le début

drune longue et,  amicale col laborat ion.

( l )  I n é d i t ,  F r a n c f o r r ;

(2 )  A .  E loesser  ava iÈ  pub l ié
I,Tasserrnann dans Die Neue

un ar t i c le  d rune grande sévér i té  à  l régard  de
Rundschau.

( 3 )  C i t .  M e n d e l s s o h n ,  o p .  c i t . ,  p .  3 5 8 .

( 4 )  L e s  T r o p h é e s ,  1 8 9 3 .

(5) Die Bi icher der Hir ten-und Preisgedichte, der Sagen und Sânge und der.

1 I  OrienÈ
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une nore dr J_ggrr"I  de l . lassermann en date du l l l2 l l9o4 ( l )  nous

rest i tue l tatmosphère except ionnel le qui caractêr isai t  les rencontres de

Vienne, dtAltaussee et de Rodaun. Parlant dfune visi te à Rodaun, 'Wassermann

décri t  l taccuei l  dist ingué et chaleureux de Hofmannsthal,  leur prouenade com-

mune à travers d'aimabLes paysages, Ies t tparoles profondes et réconfortanEes'r '

le sen6iment dthalmonie et de complémentar i té qui naissait  de leur conversa-

t ion. I . Iassermann meL surtout en évidence lr idée de deux tempflaaments di f fé-

renËs et même opposés qui ont f in i  par se comPrendre et qui  désorruais peuvent

stenrichir  mutuel lemenË. A son avis,  Ia fréquentat ion de Hofmannsthal lu i  a

permis  d téchapper  aux  cont ra in tes  de  I texpér ience bru te ,  de  s té lever  au-dessus

des données irunêdiates de la vie et, de l t iruagination pour coûmencer à compren-

dre  les  lo is  qu i  rég issent  l toeuvre  drar t .  Ma is  l lo fmannstha l  lu i  auss i  a  sans

doute guelque prof i t  à t i rer de cette anit ié car,  af f i rme Wassermanlt l  r run peu

de matér ial i té élérnenEaire" ne peuË nuire à "ses f igures êUhérées eÈ son

Èempêrament  d res thè te  a  "beso in  de  1a  cont rebasse de  Ia  v ie " .

Wassermann a traduit  ic i  avec une réel le sûreté de touche ce qui

le sépar.e de Hofmannsthal ,  mais aussi  ce quri l  Lui  doi t .  cette arni t ié,  fécon-

de en t re  t .ou tes ,  l ta  a idé  à  s ra f f ranch i r  de  l répa isseur  du  rêe l  e t  à  accêder

à  une fo rme d tar t  p lus  in te l lec tua l i sée '

Le soutien de Moritz Heimann

Les di f f icul tés auxquel les i l  est confronté apparaissent conrme la

conséquence de son l1anque toLal de formaÈion. Autodidacte, i l  doi t  faire un

apprent issage dont  i l  n ra  jamais  bénéf ic ié  jusque 1à .  En p lus  des  conse i ls

de Hofmannsthal,  i l  bénéf ic ie à cette époque-là de I 'appui de } lor i tz Heimann'

lecteur à la Librair ie Fischer,  9ui  devient pour lui  une manière de maître'

La si tuat ion de Wassermann au sein de La grande maison drédit ion

éra i t  à  Ia  fo is  p r iv i lég iée  e t  p rob lémat ique.  E l le  é ta i t  p r iv i lég iêe  parce

que ses deux premiers romans lui  avaient assuré une place parni  les auteurs

aËt . i t rés ,  parce  qu t i l  ava i t  gagné l res t ime e t  l fa rn i t iê  de  F ischer  e t  de

Heimann. Mais sa si tuat ion étai t  égalernent problémagique dans la mesure où

sa product ion attestai t  soudain corrme un f léchisseuent du niveau, 
"ne 

baisse

de la qual i té.  Après un début qui,  pensait-on, autor isai t  toutes les espéran-

ces, on entraiÈ dans une période df incert i tude'  Wassermann devenait '  pour la

( l )  C i t .  K a r l w e i s ,  o P .  c i t . ,  P .  1 4 8 '
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maison qui l ravait  adopté spontanément,  un rrenfant qui  cause beaucoup de

soucis",  un "sorgenkind" qut i l  fa l la i t  guider et encouraget.  I l  existe sans

doute peu drexemples drun auteur aussi  amicalement pr is en tutel le,  consei l lé

e t  gu idé  par  sa  maison dréd i t ion .

Les premières inquiétudes pour Wassenrrann se Danifestent après 1a

pub l ica t ion  du  Moloch.  He imann écr i t  le  28 ,VI .1903 à  F ischer  :

"Not re  cher  Wassennann a  mal  t ra i té  son su je t ( . . J ;  j "  l ra ime réso-

lument ,  j radmi re  son ta len t ,  e t  pour tan t  i l  y  a  en  lu i  te l lemenË d taspec ts

q u i  m e  r e s È e n t  o b s c u r s "  ( l ) .

Le  rô le  de  He imann sera  préc isérnent  d ré luc ider  ces  r lobscur i t .és" ,

drr-ener ldassermann à une pr ise de conscience claire de ses défauts. On verra

alors l rauteur devenir  élève, se soumettre aux dêcisions du corni té de lecture,

suivre lês consei ls qui  lu i  seront Èoujours prodiguês avec cette sol l ic i tude

que traduit  I texpression :  t 'Notre cher Wassermann".

Le premier manuscri t  drAlexandre à Babylone qui parvient à Berl in

vers le 20 septenbre I  903 conf irme toutes les craintes dd Heimann et de ses

col laborateurs. Manifestement,  le nouveau roman ne sat isfai t .  personne eÈ au

siège de la l ibrair ie on choisi t  le si lence ;  I , Iassermann perçoit  i runédiate-

ment la menace :  "Pas un mot au sujet drAlexandre' j  êcr i t - i l  à Hedwig Fischer

le  19  oc tobrer l tmon pauvre  coeur  es t  inqu ie t "  (2 ) .

Début novembre, il se rend à Berlin où lleimann lui iait

admett ,re la nêcessité de procéder à de sévères élagages dans son roman et

lui  suggère des sujets di f férents, plus conformes à son tempêrament que les

vastes fresques histor iques. Ainsi  Wassermann dêcouvre Le nouveau Pitaval,

recue i l  de  réc i ts  é t ranges ,  d r in t , r igues  e t  d rer reurs  po l i c iè res  qu i  sera  pour

lui  une mine de moti fs et de thèmes. Pour l r instant,  i l  en ret ient la biève

histoire de Sara. Malcolm qut i l  dêcide de mettre en forme, âf lorçant ainsi  un

retour salutaire au réci t  et  à des genres plus concis.  Les semaines passées

à Ber l in  lu i  appor ten t  done de  dou loureuses  dés i lLus ions ,  ma is ,  fa i t  remar -

quable, i l  ne manifeste à ce moment- là aucune volonté de révolt ,e.  I l  accepte

tout ce qui v ient de la aison Fischer couuoe des verdicts indiscutables. De

Berl in,  i I  écr i t  qut i l  devra t 'envisager une "refonte totale[ de son l ivre,

ou du moins "sarcler la mauvaise herbe des détai ls" ( l ) .

( l )  c i t .  M e n d e l s s o h n ,  o p .  c i t . ,  p .  3 5 1 . -

( j) 1u:1!., n- 3sl '

( 3 )  c i t .  J .  S p e y e r ,  o p .  c i t . r  P .  5 0  s q .
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Rent ré  à  V ienne,  i l  éc r i t  des  le t t res  p le ines  de  reconna issance
pour  1 répreuve sa luÈa i re  à  laque l le  i l  v ien t  d rê t re  soumis .

Le  l2 .x r . l9o3  i l  con f ie  à  Hedwig  F ischer  :  "Non,  je  ne  vous  en
veux Pas'  Pourquoi vous en voudrais- je ? Au contraire, en ce qui vous concer-
ne tous les deux, j  ta i  ramené de Berl in des impressions plus agréables que
j a m a i s "  ( r ) .  L e  2 5  j a n v i e r  1 9 0 4 ,  i l  r e m e r c i e  s o n  é d i t e u r  p o u r , , l a  f r o i d e u r
non dégu isée"  avec  laque l le  on  a  accue i l l i  son  roman,  ce  qu i  a  év i té  la  n ise
au monde d" 'un avorÈon" (2) .  A 1 r  égard de Heimann qui prend de plus en plus
net tpment  le  p ro f i l  d 'un  ami  p r iv i lég ié ,  les  sent iments  de  gra t i tude sont
encore plus nettement exprirnés :

"Mon cher Heimann, dès le lendemain de mon retour,  je me suis mis
a u  t r a v a i l ( . . . ) t t  e s t .  b o n  p o u r  m o i  q u e  v o u s  m ' a y e z  t o u s  s e c o u é ( . . . ) L a  n o u v e l l e
Sara Malcolm sera bientôt terminée .  Quan t  à  A lexand re ,  j t  

" i  
p rocédé  à  de

vas tes  coupures( . . . . ) .1 "  su is  to r tu ré  à  la  pensée d tavo i r  l i v ré  une oeuvre  auss i
i m p a r f a i t e "  ;  . .  ( 3 ) .

Et t r6rsque, quelques semaines plus tard, Heimann exigera une nou-
ve l le  re fon te  du  tex te  e t  la  suppress ion  de  chap i t res  en t ie rs ,  I , lassermann se
soumeÈt ra  au  verd ic t ,  en  reconna issant  avec  humi l iÈé  :  "Es t - i l  poss ib le  d rê t re
é lève  au t rement  ?  Es t - i l  poss ib le  d tapprendre  au t rement  ? r r  (4 ) .

Ces  décepÈions  success ives  susc i ten t  en  lu i  une pr ise  de  consc ience
s a l u t a i r e  d e  c e  q u t i l  e s t ,  d e  c e  q u r i l  p e u t  e t  d o i t  r é a l i s e r ,  m a i s  c e l a  s e m b l e
encore  insu f f i san t .  Avec . le  l i v re  su ivanË,  Enge lhar t  Ratgeber ,  i l  do i t  sub i r
une épreuve beaucoup p lus  dure  encore .  Après  la  p r ise  de  consc ience,  c fes t  en
que lque sor te  1 ré tape de  la  pur i f i ca t ion  au  te rme de laque l le  i l  accèdera  en
tant qufécr ivain à une nouvel le harmonie. Hofmannsthal à qui i l  communique
son manuscri t  ne lui  fai t  jamais connaître son avis.  Heimannr pêr contre, lu i
adresse une longue le t t re  qu i  âé ter rn ine  un  tournant  dans  sa  car r iè re  (5 ) .

( l )  C i t .  M e n d e l s s o h n ,  o p .  c i r . ,  p .  3 5 2 ,

(2)  ! ! ig . '  p .  354 '

( 3 )  l 5 " X I . 1 9 O 3 ,  i n é d i t ,  N u r e m b e r g

( 4 )  c i t .  M e n d e l s s o h n ,  o p .  c i t .  r  p .  3 5 5 .  M i s  s o u s  p r e s s e  e n  j u i n  1 9 0 4 ,  A l e x a n -
dre à Babylone est-pubt iE en octobre de La nêmà année. Ciest un aÉs-rïÇres
de l lassermann qui connaît  le plus faible t i rage.

(5 )  I {assermann a  jugé ce t te  le t t re  s i  impor tan te  qu t i l  I ' a  pub l iée  in  ex tenso
en 1925 dans son art ic le Geschichte einer rr"""ar"t" [ ! ,  écr, i t  au lendemain
de la mort de Heimann.l iar le texte intégral'  
de  Ia  le r r re  de  He imann,  op .  c i t . ,  i .  174_115.
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Avec beaucoup de lucidi té,  Heimann fai t  l r inventaire des insuff i -

sances  du  roman;  les  personnages,  écr i t - i l ,  ne  sont  pas  an imés d tune v ie

propre ,  leur  évo lu t ion  psycho log ique n tes t .  pas  tou jours  p laus ib le ,  l rau teur

ne prend pas suff isamment ses distances par rapport  à ses expériences peïson-

ne l les  e t  on  sent  t rop  sa  sub jec t iv i té .  V iennent  ensu i te  les  conse iLs ,  par t ie

posit ive de la letÈre. Heimann est ime que l^Iassermann devrai t  renoncer pour

un temps à écr ire des romans de grand format et se consacrer à la rédact ion

de nouve l les ,  genre  qu i  ex ige  une écr i tu re  p lus  conc ise ,  une p lus  g rande r i -

gueur et dans lequel i l  faut voir  un "moyen de se discipl i -ner".  11 serai t

même souha i tab le  que cer ta ines  de  ces  nouve l les  so ien t  écr i tes  en  vers  a f in

que l ressent ie l  d .es  e f fo r ts  se  t rouve concent ré  sur  la  fo rme e t  non p lus  sur

le  contenu.  A ins i  pour ra i t  in te rven i r  un  a f f ranch issement  sa lu ta i re  à  1 'égard

des  cont ra in tes  excess ives  que la  mat . iè re  du  réc i t  exerce  sur  l rau teur .

Ma is  la  le t t re  de  He imann es t  auss i  ce l1e  d tun  ami .  On y  perço i t

un atËacheaent fraternel,  une volonté de ménagement qui fai t  équi l ibre à la

fe rmeté  du  ton  e t  se  l i t  dans  la  fo rmule  f ina le  :  "Ne mten veu i l lez  pas  ! " .

Lorsque, quelques jours plus tard, I , lassermann rencontre S. Fischer

à  Fu lpmess au  Tyro l ,  sa  déc is ion  es t  p r ise .  I l  a  renoncé à  pub l ie r  Enge lhar t

Ratgeber ,  i l  a  accepté  sans  ar r iè re-pensée le  jugement  de  He imann,  i1  veut

désormais  se  soumeÈt re  à  une auÈod isc ip l ine  s t r i c te .

Te l le  es t  b ien  la  conséquence la  p lus  pos i t i ve  de  ce  qu ' i l  appe l le

par  a i l leurs  " la  banqueroute  drEnge lhar t t t ( l ) .  Au  Èerme de t ro is  années dr in -

cer t i tude ,  s ramorce  un  processus  de  c la r i f i ca t ion  e t  de  pur i f i ca t ion .  Le  sou-

t ien de Hofmannsthal eÈ de Heimann a été décisi f .  Désormais, I^Iassermann a

compris qut i l  doi t  évi ter un double danger.  I1 doit  renoncer à traiÈer,  conme

i l  a  vou lu  le  fa i re  dans  A lexandre  à  Baby lone,  des  su je ts  d i f f i c i les  qu i  ne

sont  pas  en t iè remenÈ adaptés  à  sa  sens ib i l i té  e t  qu t i l  ne  peut  dominer  qu tau

prix de remaniement.s sucessifs.  De rnême i l  doi t  se méfier,  conune le prouve

1téchec a]E"g.t t t" . t ,  des sujets exclusivement autobiographiques. qui  ne lui

permettent pas dtobserver par rapport  à la rnat ière la distance nécessaire à

la  c réa t ion  d tune vér i tab le  oeuvre  d 'a r t .

( l )  J o u r n a l ,  l 5 . . I X . l 9 O 5 ,  c i t .  K a r l w e i s ,  o p .  c i t . ,  p .  1 5 4 .
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Guidé par Heimann, il abandonne définitivement les romans en

cours ( l ) ,  et  cherche la voie qui doi t  le conduire à des formes plus conci-

ses .  11  écr i t  des  nouve l les  dont  p lus ieurs  cons t i tuent  des  tex tes  in jus te -

ment  oub l iés  au jourd 'hu i .  A  I 'occas ion  d tun  voyage à  Ber l in ,  au  début  du

mois  d 'oc tobre  1905,  i l  es t  dé jà  en  mesure  de  l i re  à  Eduard  Stucken son

réci t  Donna Johanna von Cast i l ien ;  à 1a nême date, i l  soumet à Heimann un

a u t r e  p r o j e t ;  c r e s t  l e  p o i n t  d e  d é p a r t  d e  C l a r i s s a  M i r a b e l qui sera ter-

miné le premier décembre. I . Iassermann retrouve, comme on le voi t ,  sa force

créatr ice et sa conf iance en lui-mêne I  désormais ses projets prennent

corps .  11  évoque à  ce  moment - là  " le  sent iment  de  t r iomphe e t  d r iv resse"  qu i

s 'empare  de  ce lu i .qu i  parv ienÈ à  vo i r  c la i r  en  lu i -même (2) .  A  F ischer  i l

con f ie  le  l2  novembre  1905 :  "J ra i  f  in rp ress ion  drêÈre  sor t i  d tun  chemin

creux  e t  d 'avo i r  souda in  le  c ie l  tou t  en t ie r  au-dessus  de  rno i t '  (3 ) .

La  mei l leure  i l l us t ra t ion  de  ce  re tour  à  une c réaÈion  l i t té ra i re

p lus  harmon ieuse es t  sans  doute  1a  c la i re  pergept ion  du  su je t fde  Gaspard

Hauser  à  laque l le  i l  parv ien t  dans  les  p remiers  jours  de  décembre  1905.  Jus-

que  1à ,  deux  mo t i f s  d i s t i nc t s  occupa ien t .  son  esp r i t  :  1 ' é t range  h i s to i re  de

I ' o rphe l i n  de  Nuremberg  qu i  ava i t  be rcé  1es  rêves  de  son  en fance  e t  l e

mo t i f  de  l a  "pa resse  du  coeu r "  qu t i l  ava i t  essayé  en  va in  d t i nca rne r  dans  l e

personnage mascul in  du l ivre inachevê Lât iz ia t lahnschaf fe.  Soudain ces deux

( l )  Lâ t iz ia  l , t rahnschaf fe  e t  Enge lhar t  Ratgeber .  La  des t inée de  ce  dern ie r
f f i  u r iavement  rapperae.  rnqu ie t  du  s i lence du  S.  F ischer
Ver lag ,  Wassermann a  d 'abord  re t i ré  son manuscr i t  de  f  impr imer ie  au
eours  de  l 'é té  19O5.  Pu is ,  après  avo i r  reçu  la  le t t re  de  He imann,  i l
a  renoncé dé f in i t i vement  à  la  pub l i ca t ion .  En 1913,  i l  a  fa i t  cadeau de
ce manuscri t  à son ami le baron Phi l ip Schey von Koromla. Le roman ne fut
connu pendant ,  longËemps qutà  t ravers  les  ex t ra i ts  qu ten  donne S.  B ing
dans son l ivre J.  t r Iassermann. I , Ieg und I ' lerk des Dichters. En 1973, Charles
I . lassermann,  f  i l  sur  la  base drune
cop ie  mi racu leusement  re t rouvée.  So ixante-d ix  ans  après  sa  rédac t ion ,  ce
roman présente  une indén iab le  va leur  de  document  h is to r ique sur  1a  soc ié té
a l lemande au  tournant  du  s ièc le ,  sur  1 téco le ,  la  fami l le ,  le  monde du
t rava i l ,  la  jeunesse,  la  caserne.  Le  temps a  esEompé les  données purement
b iograph iques .

( 2 )  C i t .  K a r l w e i s ,  o p .  c i t . r  p .  1 5 2 . ,

( 3 )  C i t .  Y r e n d e l s s o h n ,  o p .  c i t . ,  p . 3 6 2 .

t ,
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mot i fs  se  fondent  en  un  su je t  un ique,  c tes t  l r inpu ls ion  déc is ive  qu i  déc len-

che le processus.de rédact ion dtun ouvrage qui a largement contr ibué à assu-

rer  la  cé lébr i té  de  l tau teur  :  l r lassermann déc ide  d técr i re  l rh is to i re  de  l ten-

fant t rouvé confronÈé à la dureté et à f  incompréhension du monde. Toute la

t ragéd ie  s t impose ' i r rés is t ib le rnent ,  
"g ravée au  mur  en  le t t res  de  lumière" :

Gaspard  Hauser  ou  la  Paresse du  Coeur "  ( l ) .

E t  l tannée l9O5 se  te rmine ,  non seu lement  pour  1 técr iva in  ma is

auss i  pour  l thomme,  dans  une harmon ie  qu i  sembla i t  inespérée que lques  mois

auparavant.  Dès le mois de septembre, i l  notai t  que la "banqueroute d'Engelhart ' i

1 'ava i t  rendu "p lus  ca lme in té r ieurement  e t  p lus  conf ian t "  (2 ) .  l4a in tenant ,

au  dern ie r  so i r  dè  l rannée,  i I  cons ta te  que la  rédac t ion  de  Gaspard  l lauser

débute  de  man ière  sa t is fa isan te ,  guê Les  semaines  e t  les  jours  s récou len t

pa is ib lement  ,  € t ,  au  mi l ieu  de  ses  en fan ts ,  i l  semble  même re t rouver  la

sérén i té  dans  le  bonheur  fa rn i l ia l  (3 ) .

I 906- I 9I4 _ SUCCES CONFIR.I'IES

Ent re  le  moment  où  i l  se  ressa is i t  après  1 'échec  d tE.g= l t te r t  e t

la  guer re ,  Wassermann v i t  une pér iode de  re la t i ve  harmon ie .  Son ex is tence

s e  s t a b i l i s e ,  s e s  r e l a t i o n s  s o c i a l e s  s ' e n r i c h i s s e n t ,  i 1  e s t  a l o r s  e n t o u r é

dtun  eerc le  d ramis  avec  qu i  les  échanges sont  féconds e t  in tenses ,  sa  pro-

duc t ion  l i t té ra i re  p résente  p lus  de  cont inu i té  e t  p lus  d 'un i té .  11  semble

que les  conf l i t s  qu i  1 'opposa ien t  f réquemment  à  lu i -même,  à  son mi l ieu  fa -

mi l ia l  et  au monde aient perdu de leur virulence eÈ qurune plus grande sé-

rén i té  se  so i t  ins taurée dans  sa  v ie .

Son ex is tence fami l ia le  e t  personne l le  es t  p lacée sous  Ie  s igne

d 'un  indén iab le  apa isemenÈ e t  d tun  p lus  g rand équ i l ib re .  11  éprouve au  se in

de sa  fami l le  un  sent iment .  de  p lén i tude e t  de  sécur iÈé qu i  s texpr ime souvent

J o u r n a l  l o r s q u t i l  f a i t  l e  p o i n t  s u r  l e sdans  les  pages du  Journa l  lo rsqu ' i l  fa i t  le  po in t  sur  les  mois  e t  sug  1es

( l )  J o u r n a l ,  3 . X I I .  1 9 O 5 ,

( 2 )  J o u r n a l - ,  l 5 . I X .  1 9 O 5 ,

(3)  Vo i r  Journa l ,

c i t .  K a r l w e i s  ,  o p .  c i t . . r  p .

c i t .  K a r l w e i s ,  o p .  c i t . ,  p .

l  8 8 .

r54 .

3 l  . X I I .  l 9 O 5  ,  i b i d .  ,  p  . -  I  5 4  .
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années écoulées. Alors perce un ton de grat i tude et de reconnaissance à

1régard  de  la  v ie  qu i  mér i te  d 'ê t re  re levé  conme le  s igne d tun  opÈimisme

qu i  par  a i l leurs  se  man i fes te  ra rement .

A  la  f in  de  l tannée 19O6 qu i  es t  marquée par  la  na issance de

son t ro is ième enfan t ,  i l  no te  :  ' r l . tannée écou lée  mra  donné en  cadeau ma

f i l le  (Jud i th )  . . . ,  e l le  m 'a  en  ou t re  donné la  p lus  g rande parÈ ie  de  Gaspa id

Hauser .  Tous  ceux  qu i  me sont  chers ,  son t  en  bonne santé  e t .  c tes t  auss i  mon

c a s .  J e  d o i s  ê t r e  r e c o n n a i s s a n t  e t  j e  l e  s u i s "  ( l ) .

Au  pr in temps 1909,  a lo rs  qu t i l  sé journe  en  l ta l ie  e t  que tou te  sa

fami l le  es t  res têe  à  V ienne,  i l  ré f léch i t  à  ce  que la  v ie  lu i  a  appor té  de-

pu is  son mar iage 
' ;  

dans  ses  le t t res  à  Ju l ie ,  i l  fa i t  a lo rs  un  cons taÈ la rge-

ment  pos i t i f  e t  énumère  comme autan t  de  r i chesses  les  expér iences  e t  les  évé-

nements marquants des années conlmunes :  t tQue de travai l r  guê de soucis et

d e  j o i e s  ( . . ) ,  d e  p r o j e t s  e t  d e  p r é o c c u p a t i o n s ,  d e  n u i t s ,  d e  j o u r s  e t  d e  p a -

r o l e s , r ' e t  p u i s  :  A l b e r t ,  G e o r g ,  J u d i t h ,  t o u t  c e l a  e n  n e u f  a n s  q u r { . . . )  s e m b l e n t

pour tan t  s i  cour ts "  (2 ) .  11  cons ta te  qur i l  a  sub i  une vér i tab le  "métamorphose" ,

que son ê t re  s res t  épuré  e t  que sa  personna l i té  a  gagné en  cons is tance : '

"Pour  r ien  au  monde{  conf ie - t - i l , " je  ne  voudra is  avo i r  é té  p r ivé  de  touÈ

c e l a "  ( 3 ) .

Avec  Ju l ie ,  sa  femme,  les  re la t ions  sont  p lus  harmon ieuses  e t  les

incoropat ib i l i tés  de  tempérament  semblen t  s 'ê t re  que lquepeu es tompées.  Ctes t

1 t é p o q u e  o ù  c h a c u n  c h e r c h e  à  p r é s e r v e r  1 ' é q u i l i Ë r e  f r a g i l e ,  1 r é p o q u e  d e s  p r o -

je ts  é laborés  e t  réa l i sés  en  commun te l le  ce t te  "6co1e de  p le in  a i r "  (4 )

fondée en  lg lO à  Wien-Gr inz ing  sous  la  responsab i l i té  de  Ju l ie  lTassermann.

Cet tà  réa l i sa t ion  es t  en  fa i t  le  résu l ta t  d 'une co l labora t ion  e t  t radu i t  une

préoccupat ion  qu ' i1s  par tagent  tous  deux  pour  t .es  p rob lè rnes  de  pédagog ie  e t

d  |  éducat ion .

( l )  c i t .  K a r l w e i s ,  o p .  c i r . r  p .  1 9 7 .

( 2 )  C i t .  J .  S p e y e r  ;  o p .  . i . . ,  p .  l l 3 .

( 3 )  l b i d . r  p .  l l l .

( 4 )  F r e i l u f t s c h u l e
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Au cours drun séjour à Berl in en novembre 1909, I{assermann avait

v is i té à l ,J ickersdorf  près de Naumburg an der Saale un des premiers " internats

ruraux"  ( l )  c réés  en  A l lemagne sur  le  rnodè le  ang la is  eÈ qu i ,  se lon  les  règ les

d 'une pédagog ie  nouve l le ,  fa isa i t  une p lace  de  cho ix  aux  ac t iv i tés  spor t i ves ,

à  l rexpress ion  spontanée,  à  I tespr i t .  d r invenÈion .  Wassermann,  imr réd ia tement

sédu i t  par  ces  perspec t ives  novat r i ces ,  vo i t  dans  ce t te  expér ience 1e  moyen

de régénérer  un  sys tème d 'ense ignement  ances t ra l  qu ' i l  cons idère  conme to ta -

l e m e n t  " p o u r r i "  ( 2 ) .  I c i  r e s s u r g i t  s a  v i e i l l e  r a n c u n e  à  1 r é g a r d  d e  l r i n s t i t u -

t ion  sco la i re  t rad i t ionne l le  eÈ se  man i fes t .e  le  souc i  de  pédagog ie  qu i  es t

un des trai ts de son tempérament en mâme temps qurune caractér ist ique essen-

t ie l le  de  son oeuvre .  Les  le t t res  enÈhous ias tes  qu t i l  envo ie  à  sa  femme e t  le

réc i t  qu ' i l  l u i  fa i t  après  son re tour  de  I r r i ckersdor f  dé terminent  en  e l le  le

dés i r  de  c réer  une éco1e moderne dans  laque l le  pour ra ien t  ê t re  éduqués leurs

deux  garçons .  Le  pro je t  e .s t  m is  à  exécut ion  en  l9 l0 ;  I . Iassermann sout ien t

la rgement  l fen t repr ise  de  sa  femme e t  admi re  sa  réa1 isaËion :  "Ma femme/ j

é c r i t - i l  à  D e h m e l  1 e  l 8 . x . l g l O ) ( . . . )  a  c r é é  u n e  é c o l e ,  u n  i n t e r n a t  p o u r

garçons  sur  le  modè le  ang la is ,  e t  ce la  es t  une per fo rmance quand on  sa i t

l r i n d o l e n c e  e t  l e  s c e p t i c i s m e  q u i  r è g n e n t  i c i "  ( 3 ) .

A aucune autre époque, I , lassermann ne laisse aussi naturel lement

para î t re  dans  sa  cor respondance son a f fec t ion  à  1 'égard  des  s iens  :

" J e  p e n s e  b e a u c o u p  à  t o i  e t  a u x  e n f a n t s ( . . . ) ,  
" f e s t  

à  v o u s  q u e

j  'appar t iens  le  p lus  in t imement " .  .  .  (4 )  .

" C t e s t  à  p e i n e  s i  j e  p e u x  d i r e  à  q u e l  p o i n t  j e  m e  s u i s  a t t a c h é

a u x  . e n f a n t s  e t  à  t o i . . . "  ( 5 ) .

P lus  ca l rnes  e t  p lus  heureuses  sur  le  p lan  de  1 'ex is tence fami l ia le ,

ces  années sont  éga lement  p lus  sere ines  en  ce  qu i  concerne l ra t t i tude  généra le

( l )  Landerz iehungshe im .

( 2 )  c i t .  J .  S p e y e r ,  o p .  c i t . ,  p .  l l 5 .

(3 )  Inéd i t ,  Hambourg , l , r .  62  .

(4 )  c i r .

(5 )  24 .v  .

J .  S p e y e r  ,  o p .  c i t . ,  p .  1 5 2  2 2 . V . 1 9 1 4  .

1 9 1 4 ,  i b i d . ,  I  1 5 4 .
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face à l -a vie.  Icr encore on constate la restaurat ion drune certaine forme

d f  é q u i l i b r e  e t  d r o p t i m i s m e .

I1  es t  des  l ieux  e t  des  moments  où  l taccord  avec  so i -même e t

avec le monde est perçu avec une plus grande netteté. Pour I ' lassermann, les

sé jours  en  I ta1 ie  e t  à  A l taussee cons t i tuent ,  dans  ce  domaine ,  des  pér iodes

p r i v i l é g i é e s .

Ent re  1906 e t  1914,  i l  fa i t  p resque chaque pr in temps le  long

voyage d ' I ta l ie ,  par fo is  seu l ,  par fo is  en  compagn ie  de  son beau- f rè re  e t  de

sa be1 le-soeur ,  Hugo e t  Pau la  Schmid l ,  par fo is  avec  sa  propre  fami l le .ou

avec son oncle Traub de Vienne. Dans tous les cas ces voyages sonÈ l tocca-

s i o n  d e  v i s i t e r  l e s  v i l l e s  l e s  p l u s  c é 1 è b r e s  :  R o m e ,  F l o r e n c e ,  V e n i s e ,  N a p l e s ,

Sor ren te ,  Amal f i  ou  S ienne.  I l s  per rne t tenË auss i  des  renconËres  amica les

avec  He imann,  F ischer ,  Th .  Mann ou  R i lke .  L ' I ta l ie  exerce  sur  l lassermann,

p a r  l e  c h a r m e  d e  s e s  p a y s a g e s ,  d e  s o n  c l i m a t  e t  d e  s a  v i e i l l e  c i v i l i s a Ë i o n ,

une ac t ion  apa isante ;  e l le  cont r ibue à  équ i l ib re r  eÈ à  l ibérer  sa  personna-

l i té ,  e l le  lu i  p rocure ,  après  des  mois  de  t rava i l  acharné,  "ses  vér i tab les

vacances t t ,  u [  repos  répara teur .  Toutes  les  le t t res  qu t i l  éc r i t  au  cours  de

ces  voyages por ten t  1a  rnarque de  ce t te  expér ience b ien fa isante .  I1  éprouve,

d i t - i I ,  " r r  s e n t i m e n t  d e  d é l i v r a n c e "  ( I ) ,  f  i m p r e s s i o n  d e  " s ' a p p a r t e n i r  e n -

f in "  e t  de  percevo i r ,  dans  ce  pays  favor isé  en t re  tous ,  I 'ex is tence d tune

"d iv in i té  qu i  par tou t  a i l leurs  se  d iss i rnu le  so igneusemenÈr '  (2 ) .  I c i  i l  es t

" l ibéré  de  ses  fa rdeaux" ,  i l  peu t  " t rava i l le r  sar ls  p réc ip i ta t ion"  (3 ) .

A  A l taussee où  i l  passe tou jours  les  u ro is  d té té ,  p ro longeant

par fo is  son sé jour  jusquren oc tobre ,  i l  ressent  la  mâme impress ion  d 'harmo-

n ie  e t  de  pa ix  avec  lu i -même e t  avec  le  monde qu i  l tenv i ronne.  AutanE que '

1 r l t a l i e ,  c e t t e  b o u r g a d e  e t  c e s  p a y s a g e s  d e  S t y r i e  l r a i d e n t  à  ê t r e  l u i - m ê m e

e t  f a c i l i t e n t  s o n  m é t i e r  d r é c r i v a i n .  C ' e s È  i c i  q u ' i l  a t t e i n t  à  l a  s é c u r i t é

i n t é r i e u r e ,  q u t i l  t r o u v e  l e  c a l m e  n é c e s s a i r e  à  I a  c r é a t i o n  a r t i s t i q u e  e t

auss i  des  re la t ions  humaines  e t  soc ia les  qu i  cor respondent  à  son a t ten te .

( l )  5 . v . 1905 ,  i b i d . ,  P . 89 ,

91 .(2> 10 .v .1906 ,  i b i d . ,  p .

( 3 )  3 . V . 1 9 0 8 ,  i b i d . ,  p .  l 0 3 .
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Dans chaque sé jour  à  A l taussee,  i l  vo i t  un  b ien fa i t  que lu i  accorde l rex is -
Èence et le retour à vienne lui  est chaque année plus pénible :

Le  31 .12 ,1907,  i l  éc r i t  à  R.  Dehmer  :  "Au pr in te rnps  j ra i  é tê
gravement  ma lade pendant  p lus ieurs  semaines( . . . ) ,  par  cont re ,  19  bon D ieu
m'a  accordé un  magn i f ique  é té  e t  un  magn i f ique  au tomne en montagne , t  ( l ) .

Le  29 '4 '1913 '  i1  conf ie  à  Ap ines  U lmann :  "Je  su is  ren t ré  depu is
avant-hier à Vienne et je me sens bien malheureux ic i  ;  jaruais je ne me suis
séparé  avec  au tan t  de  pe ine  drA l taussee,  ce  l ieu  de  t rava i l  e t  de  repos"  (Z) .

Ces  deux  c i ta t ions  ne  do ivent  pas  la isser  c ro i re  qu ten  dehors
d tA l taussee la lassermann connaî t  tou jours  les  mêmes d i f f i cu l tés  d tadapta t ion .

Cer tes ,  i l  nour r i t  encore  une sourde roé f iance à  1régard  de  la
grande v i l le ,  ma is  son ex is tence à  V ienne nra  p lus  r ien  à  vo i r  avec  la  s i tua-
t ion  marg ina le  qu i  éÈa i t  jad is  la  s ienne à  Mun ich  ou  à  Nuremberg .  Désormais
i I  es t  mieux  in tégré  à  l fun ivers  v ienno is .  I1  es t  éga lement  t ràs  s ign i f i ca t i f
qu ' i l  réuss isse  à  ce t te  époque à  prendre  rap idement  p ied  à  Ber l in ,  v i l le  qu i
1u i  es t  to ta lement  é t rangère ,  e t  à  se  sent i r  à  son,  a ise  dans  les  n i l ieux
l i t t é r a i r e s  e t  1 a  s o c i é t é  d e  I a  c a p i È a l e  a l l e m a n d e .

Dans un  pe t i t  tex te  au tob iograph ique écr i t  en  lg lo  (3 ) ,  i l  a  ca-
rac .Ëér isé  à  g rands  t ra i ts  son ex is tence passée e t  sa  s i tuaÈion  présente .  I l
es t  f rappant  de  vo i r  à  que l  po in t  i l  oppose a lo rs  f  incohérence de  la  p re-
mière  par t ie  de  sa  v ie  à  ce  qu t i l  es t  désormais .  Son cheur inement ,  a f f i rme-
t - i l ,  a  vér i tab lement  p r is  un  sens  en  1894,  au  moment  de  sa  rencont re  avec
I ' Io1zogen.  A  par t i r  de  1à ,  i l  a  commencé à  maî t r i ser  le  chaos  de  son en fance
et  de  sa  jeunesse.  Ma inÈenant  i l  es t  an imé de la  vo lon té  de  vo i r  c la i r  en
lu i -même e t  de  cons t ru i re  pa t iemment  e t  consc iemment  son oeuvre .  Car  c res t
1 'oeuvre  qu i  cons t i tue  la  norme d taprès  laque l le  on  peut  juger  de  la  va leur
drune ex is tence.  Le  tex te  se  te rmine  sur  une no te  d rop t in isme ré f léch i  :

"J ta i  38  ans  e t  j téprouve le  senÈiment  d .e  me t rouver  au  début  de  mon chemin ,
mais ,  pour  a t te indre  son te rme,  i r  faudra i t  ê t re  immor te l " .

( r )
( 2 )

(3 )

Inéd i t ,  HambourBtW.  59 .

f n é d i t ,  M a r b a c h ,  7 3 . 3 2 . 4 .

Im.S,p iege l .  _Autob iograph ische Sk izzen,  in
l 9 l  l ,  p .  1 3 6 9 - 7 1 .

Das L i te rar ische Echo 1 3 ,  l 9  I  O -
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11 est rare de trouver chez l . lassernann une vision aussi calne

et mesurée de luiaêrne. On rencontre plus souvenÈ chez lui  l r incert i tude,

la disharmonie, voire le désespoir  ou la révolte.  Rarement i l  nous apparaît
couu le  i c i ,  avec  ce tÈe vo lon té  de  luc id i té ,  consc ien t  de  ses  poss ib i l i tés

d 'écr iva in ,  ma is  auss i  de  ses  l in i tes  humaines ,  dans  une a t t i tude  d tespé-
rance et.  de conf iance qui est t r :ès représentat ive de la relaÈive harmonie
à laquel le i l l  at teint  vers cette date

I1  conv ien t  en  e f fe t  de  par le r  d tune t t re la t i ve  harmon ie t t ,  car ,
en dépit  des aurél iorat ions intervenues, i l  subsist .e encore dans son exis-

tence des  zones  drombre  e t  des  po in ts  f rag i les .  La  s tab i l i té  e t  la  sécu-

r i té  nouve l les  sont  sans  doute  rée l les ,  ma is  l rhornme demeure  vu lnérab le  e t ,

comne nous Ie verrons plus loin,  ses cert i tudes seront.  inrmédiatement et

brutalement balayées par le grand cataclysme de la guerre. Au coeur même

des années drharmon ie ,  se  révè len t ,  au  n iveau de  la  v ie  matér ie l le ,  psycho-

log ique e t  fa rn i l ia le ,  des  ass ises  incer ta ines  qu i  ne  rês is te ron t  pas  à  la

grande tourmente.

Pour  la  p remière  fo is  depu is  son mar iage,  depu is  qu ' i r  mène en

quelque sorte une existence t tbourgeoisett ,  les soucis drargent deviennent ar i ,*
gus  e t  cons t i tuent  une vér i tab le  p réoccupat ion .  I1  s tag i t  1à  d 'au t re  chose

que d 'un  s imp le  dé ta i l  matér ie l ,  dans  la  mesure  où  sa  v ie  e t  même son oeuvre

en onÈ é té  a f fecÈées.  A  par t i r  de  ce t te  da te ,  ce  sera  un  prob lème cons tan t

gu i  conp l iquera  son ex is tence fami l ia le ,  t roub le ra  ses  rapporÈs avec  son éd i -

teur  F ischer  e t  pèsera  auss i  indén iab lement  sur  sa  produc t ion  l i t té ra i re  en

le  met tan t  que lquefo is  dans  la  s i tua t ion  drun  au teur  ob l igé  d 'écr i re  pour  sur -

v iv re .
'  La  menace de  la  gène rna tér ie l le  se  dess ine  dès  1906.  Le  recue i l

de  nouve l les  D ie  Schwestern  connaî t  un  début  d i f f i c i le ,  la  do t  de  Ju l ie

s tépu i se  e t  I a  f a ra i l l e  conp te  déso rma is  t r o i s

tant cependant l, lassermann ne veut voir dans

con t repa r t i e  mér i t ée  "du  bonheu r "  ( l ) .  Ma is

des  " cond i t i ons  t e r r i b l e rnen t  ru i sé rab les "  (2 )

en fan ts  à  nou r r i r .  Pou r  f  i ns -

ces  t t souc i s  d ta rgenÈ t t  que  l a

un  an  p lus  t a rd  i I  pa r l e  dé jà

dans  l esque l l es  i l  do i t  v i v re .

( l )  C i t .  M e n d e 1 s s o h r L ,  o p .  c i t .  ,  p .  3 6 9 .

( 2 )  I b i d . ,  p . 3 7 3 .
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I I  cherche à monnayer de la manière la plus sat isfaisante le manuscri t  de

GasPard Hauser et quand, au début du mois de septembre 1909, i l  s igne avec

la  Deutsche Ver lags-Ansta l t  un  cont ra t  avantageux,  i1  sa lue  ce t te  poss ib i -

1 i té  de  " régu la r iser "  une s i tua t ion  f inanc iè re  "dé labrée"  e t  i I  espère  pou-

voir  t ravai l ler au moins ' rpendant deux ou trois ans en toute tranqui l l i té

d ' e s p r i t "  ( ( l ) .  U n e  a c c a l m i e  i n t e r v i e n t  e n  e f f e t ,  m a i s  l e s  p r o b l è m e s  d t a r -

genÈ ressurg issenE,  p lus  a ig i rs  encore ,  à  par t i r  de  1913.  De Br ion i ,  i l  éc r i t

alors à Jul  ie le 2 I  rnai  :

"Au fond, tu ne me connais pas suff isaurent.  Tu ignores que de

fo is  e t  avec  que l le  in tens i té  je  souf f re  de  no i -même . . .  Tu  n ' imag ines  pas

avec quel le amertume je peux me haÏr.  Si  seulement tu savais à quel point je

me détes te  souvent .mo i -même !  Que l le  insu f f i sance je  ressens  a lo rs  dans  ma

product ion !  Corunent toutes les phrases écr i tes me semblent rebutantes,

impu issants  les  mots  eÈ mon imag ina t ion  para lysée . . . .  E t  à  touÈ ce la  v ien-

nent  encore  s ta jou ter  ma in tenant  les  souc is  d la rgent ,  1a  peur  de  ne  pas  pou-

voi1. vous suff i re.  Pense à tout cela et tu auras un angle sous lequel tu

p o u r r a s  m r o b s e r v e r .  A u c u n e  d i s c i p l i n e ,  a u c u n e  f o i  n r y  p e u t  r i e n ,  c r e s t  l a

" 1 o i "  s o u s  l a q u e l l e  j e  s u i s  n ê ù ( Z ) .

Nous  avons  rep rodu i t  à  desse in  ce t t e  l ongue  c i t a t i on  pa rce  qu re l l e

e s t  r é v é l a t r i c e  d r u n  m a l a i s e  q u i  a t t e i n t  1 r ê t r e  p r o f o n d .  O n  v o i t  p e r e e r  i c i

ce t te  insa t is fac t ion  eÈ ce  pess imisme qu i  semblen t  cons t i tuer  la  base même

de la personnal i té de Wassermann mais qui se trouvent généralement contenus

pendant cette période d.e son existence. De loin en loin on peut.  suivre dans

l e  Jou rna l  l a  résu rgence  de  ce t , t e  ango i sse  sou rno i se  e t  i ndé f i n i ssab le .  Pa r -

fo is  i l  en  par le  coune d tune " inqu ié tude généra le  qu i  1e  pousse à  t ravers

le 'monde"  (3 ) .  A  drau t res  moments ,  i l  ressent  sans  ra ison apparente  la  mena-

ce  d 'un  re tour  au  chaos ,  comme en ce  mois 'de  septembre  lg lO où  i l  cons igne

ces  phrases  qu i  on t  une va leur  p rémoni to i re  : " l t  sep tembre  :  De nouveau je

r e s s e n s  u n e  i m p r e s s i o n  d e  c h a o s ( . . . ) 1 2 8  s e p t e m b r e  :  I 1  n e  f a i t  p a s  d e  d o u t . e

pour moi que le monde va au devant de grands événemenÈs décisi fs qui  se pro-

( l )  l b i d .  ,  p .  3 7 2 - 3 7 3  .

(2 )  c i r .

, (3 )  rb id .

J .  S p e y e r ,  o p .  c i t , . ,  p .  1 3 9 - 1 4 0 .

,  p .  l O 0 .



- i l 3 -

duiront dans les vingt ans à venir(  .  .  .  )  ;  les opposit ions sociales se sonÈ

aggravées dtune manière catast,rophique, l rhumanité vi t  dans une tension f ié-

v reuse.  LA GUERRE ?  Cres t  poss ibLe"  ( l ) .

Ma is ,  dans  son ex is tence d ta lo rs  les  aspec ts  pos iÈ i fs  dominent  ;

à tous les niveauxr les di f f icul tés sont sunuontées non seuleuent par un effort

consc ien t ,  ma is  auss i  g râce  aux  l iens  nu l t ip les  qu i  à  1 répoque I tun issent  aux

mi l ieux  l i t té ra i res  e t  à  Ia  soc ié té  v ienno ise .  Jamais  ses  re la t ions  nron t  cons-

t iËué pour  lu i  un  te l  fac teur  de  sécur i té  e t  d réqu i l ib re ,  en  même temps qu tune '

te l le  source  drenr ich issement .

Arn i t iés  l i t té ra i res

Dans le cercle de ses pmis, Hofmannsthal occupe toujours une place

de cho ix .  A  propos  du  roman Enge lhar t  Ratgeber r l tami t ié  en t re  les  deux  écr i -

va ins  s té ta i t  que lque peu te rn ie ,  ma is  i l  ne  s tag issa i t  que d tune ombre  passa-

gère ,  rap idernent  d iss ipée par  la  dé l i caËesse de  Hofmannstha l ,  par  la  p r ise  de

conscience, chez l{assermann, de ce que signi f ia i t  le uut isme pol i  de son ami.

Dès 1906.  l tenËente  es t  res taurée e t  pendant  tou tes  les  années qu i

suivenc Wassermann est au nombre des amis les plus proches de Hofmannsthal.Le

carac tère  régu l ie rde  leurs  re la t ions  exp l ique l tabsence d 'une cor respondance

irnportante (2>. Mais de urul t ip les témoignages permetÈent de se faire une idée

de ce  qu 'é ta ien t  leurs  sé jours  conmuns à  A l taussee e t  leurs  rencont res  à

Vienne ou dans la maison de Rodaun (3),  dans les années qui onÈ précédé la pre-

mière I  uerre mondiale.

Dans une let tre d.u 25,8. lgOB (4),  Hofmannsthal évoque. son séj.orrr-

dans  la  pe t i te  s taË ion  de  Sty r ie  où  i I  loue  pour  sa  fami l le  une maison

( l )  Î b i d . ,  p .  l l 7 -

(2 )  Le  Fre ies  Deutsches  Hoschs t i f t  de  Franc for t .  possède néanmoins  une t rès

(3)  Cet te  a tmosphère  a  é té

Hofmannsthal  b ien éta-
vonHofmannsthal ,  Br iefe

par t i cu l iè re  par  R.A.décr i te  avec  une sens ib i l i té
und letzter Besuch in Rodaun .

in té ressante  co l lecE ion  de  le t t res  de  Wassermann à
l é e s  d a n s  l e  t e m p s  ( l 9 O l - 1 9 2 8 ) .  V o i r  é g a l e m e n t  H .

Schrôder ,  dans  Ers te r

(4) A Harry Graf
p .  l 9 0 .

Kessler,  in Hofmannsthal K e s s l e r , Br ie fwechse l ,
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paysanne, la "Rabengruft" .  I l  est souvent l rhôte du baron Oppenheiner qui

l t invi te dans son manoir du "Ramgut".  I1 voi t  régul ièrement Hugo Bruckuann,

éditeur munichois,  et  son épouse Elsa ( l ) ,  "Rudi Schrôder" qui  loge dans une

auberge au  bourg  drA l taussee,  les  Franckens te in  e t  Vans i t ta rd ,  un  jeune d i -

p lomat .e  ang la is .  I ' l assermann qu i  "hab iEe der r iè re  la  même co l l ine ,  . . .  de

l t a u t r e  c ô t ê  d r u n e  p e t i t e  f o r ê t " ,  e s t  u n  d e  s e s  v o i s i n s  1 e s ; p l u s  p r o c h e s .

t tsouventt t ,  poursuit  HofmannsÈhal,  "nous dînons ensemble et nous rentrons chez

nous quand i l  fa i t  nu i t ,  à  Ia  lu ro iè re  de  minuscu les  lan ternes" .

Que lques  semaines  p lus  ta rd ,  R.  A .  Schrôder  fa i t  à  peu près  la

même descr ip t ion  de  la  v ie ,soc ia le  e t  l i t té ra i re  à  A l taussee '  :  "Sur  ces  hau-

teurs" ,  i l  v i t  dans  un  n i l ieu  de  gens  " fo r t  cu l t i vés" ,  i l  l i t  des  passages de

ses  oeuvres  e t  recue i l le  "un  en thous iasme vér i tab lement  touchanÈ"  (2 ) .

Wassermann lui-uêne a f ixé dans la bel le histoire-cadre de son

recue i l  de  nouve l les  Der  go ldene Sp iege l - " ( l9 l l )  le  souven i r  de  ces  é tés .  Sans

qu ' i l  so i t  no t ' -é r  le  Paysage,  g rand iose  e t  harmon ieux ,  es t  fac i lement  iden-

t i f iab le  avec  ses  t tsep t  lacs t t  dont  t t les  uns  se  b lo t t i ssent  aux  c reux  sombres

des  rochers  e t  des  fo rêÈsr ,  tand is  que les  I 'au t res  resp lend issent ,  p ro tégés

par  les  versants  r ian ts "  de  la  montagne (3 ) .  De mâme,  dans  les  personnages

de ceÈte  h is to i re -cadre ,  dans  ces  " f i1s  de  fa rn i l les  r i ches  e t ,  honorab lement

connues" qui sont encore à Irâge des vér i tables auit iés on reconnaît  sans

peine Ie cercle dramis que I ' Iassernann fréquentai t  à Altaussee.

A ce t te  époque,  le  rô Ie  de  Hofmannstha l  dans  sa  v ie  es t  cons idéra-

ble, aussi  bien sur le plan humain que sur Ie p1-an de la réf lei<ion art ist ique

èt de la carr ière l i t téraire. Grâce à Hofmannsthal,  I^ lassermann pénètre dans

un cercle incomparablement cul t ivé; i l  fera la connaissance des hôtes de Rodaun

e t  d ' A l t a u s s e e :  R .  A .  S c h r ô d e r ,  R u d o l f  B o r c h a r d t .  C e r t e s ,  b e a u c o u p  d e  d i f f é -

rences le séparent de ces écr ivains qui prat iquent un art  étranger au sien et

qu i  son t  por tés  à  des  rê f lex ions  abs t ra i tes  pour  lesque l les  i l  a  lu i - ruême peu

de goût  e t ,  sans  doute  auss i  mo ins  de  capac i tês .  CerLes ,  i I  n ren t reÈ iendra  ja -

mais avec aucun drentre eux des relat ions franchement amicales et.  toujours une

(l)  A Munich, Elsa Bruckmann jouait  un rôle importanÈ dans la vie art , isÈique
par  les  so i rôes  e t  récept ions  l i t té ra i res  qureL le  o rgan isa i t .

(2)  L  Harry  Graf  KessLer .  2"  IX. l90B,  in  Hofmannsthal -Kessler ,
p  .  515 .

(3 )  Der  go ldene  Sp iege l ,  p .  19 .

Briefwechsel
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cef,aine distance les séparera de lui ,  mais leur fréquentat ion exercera indé-

niablernent une inf luence formatr ice sur son espri t .

I1  es t  inÈéressant  de  rappe ler  avec  que1 le  persévérance e t  que l le

dé l i ca tesse Hofmannstha l  s tapp l ique à  fa i re  connaî t re  Wassermann e t  à  dé fen-

dre  sa  cause.  Son a t t i tude  en  ce  domaine  es t  une i l lus t ra t ion  supp lémenta i re

drun  t ra i t  b ien  connu de  son carac tère ,  son  urban i té ,  son  sens  des  contac ts

humains .  11  joue a lo rs  le  rô le  tou jours  dé l i ca t  d r in te rméd ia i re  e t  même

q u e l q u e f o i s  d t a v o c a t .  E n  1 9 O 8 ,  i l  a t t i r e  l r a t t e n t i o n  d u  c o m t e  H a r r y  K e s s l e r

sur Gaspard Hauser que lJassermann vient de publ ier.  Comme Kessler tarde à

écr i re ,  i l  l u i  rappe l le  avec  tac t  qu tune réponse es t  impat i .emment  aËtendue :

" ! , lassermann es t  d rau tan t  p lus  sens ib le  à  ton  égard  qu t i l  a  une

jusÈe op in ion ,  c res t -à -d i re  la  p lus  haute  op in ion  de  ta  personne e t  de  1a

va leur  de  tou t  ges te  d famabi l i té  de  ta  par t  . . .  Tu  comprends cor t rne  je  su is

souc ieux  de  main ten i r ,  dans  no t re  monde déch i ré ,  un  contac t  p le in  d res t ime

et  de  sympath ie  en t re  cer ta ines  personnes"  ( l ) .

/  A  p lus ieurs  repr ises ,  HofmannsËha l  p la ide  la  cause de  Gaspard  Hauser

mais i l  ne parvient pas à convaincre Eotalement le comte Kessler,  comme le

montrent les réponses de ce dernier :

" J e  n t é p r o u v e  p a s . u n e  t r è s  g r a n d e  j o i e  à  l i r e  ( c e  r o m a n ) ,  c e  n f e s t

p a s  u n  m a u v a i s  l i v r e ,  c r e s È  u n  l i v r e ( . . . ) m o y e n ,  ê t ,  q u i  p l u s  e s t ,  u n  l i v r e

ef f royablement "al lemand"t ' (2) .

On retrouve une si tuat ion à peu près semblable quelques années

p lus  ta rd ,  en  1913,  à  p ropos  drun  essa i  de  l lassermann,  Hofmannstha lsTex te

f i i r  Mus iE  (3 ) .  Dans une le t t re  à Ï lo fmannstha l ,  Borchard t  por te  sur  ce t  essa i

un  jugement  sévère ;  i l  es t ime gue la  d ic t ion  es t  t rop  so lenne l le ,  gu ton  sent

trop 1'ef fort  et  la rechercher 9uê les longues périodes de l , lassermann sont

ma1 adaptées au contenu. t 'Cela1 conclut Borchardtr \ \me fai t  doublement de la

p e i n e  p o u r  l r o b j e t  q u ' i l  v o u l a i t  s e r v i r  e È  g u ' i l  a u r a i t  p u  s e r v i r "  ( 4 ) .

La  réponse de  Hofmannstha l  es t  s ign i f i ca t i ve  :  ' tCe que tu  d is  de

l r e s s a i  d e  W a s s e r m a n n  e s t  s a n s  d o u t e  e x a c t ,  m a i s  j t e n  a i  é t é  t r è s  a t t r i s t é . . . ,

nous  en  repar le rons"  (5 ) .

( l )  25 . '8 .1908,  in  Hofmannstha l -Kess le r ,  Br ie fwechse l P. I?J.

( 2 )  25 .9 . ' 1908 ,  i b i d . r p ;  195 .

(3 )  În  D ie  Neue Rundschau 24 ,  1913,  p .  263-66.

(4 )

(s)
25. .12"1913,  in  Hofmannstha l  -

27  . 12 .  l 9 l 3 ,  i b i d . ,  p .  I  13 .

Borchard t , Br ie fwechse l , p .  l 0 9 - l l 0
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Ces le t t res  i l l us t ren t  b ien  1a  s i tua t ion  de  l lassermann dans  le

cercle de Rodaun. Manifestement est inê par l lofnannsthal qui  éprouve à son

égard  une rée l le  ami t ié ,  i l  n tes t  pas  tou jours  auss i  fac i lement  reconnu,

du  moins  en  ce  qu i  concerne ses  mér i tes  in te l lec tue ls ,  par  tous  les  amis  du

p o è t e .

Hofmannstha l  pour  sa  par t  ne  lu i  ménage n i  ses  conse i ls ,  n i  son

a ide .  Dès  1906,  i l  consacre  au  recue i l  de  nouve l les  D ie  Schwestern  un  essà i

é log ieux  qu i  d iss ipe  dé f in i t i vement  tous  les  maLentendus de  l tannée précédente .

Le 23 ocÈobre 1906, I^ lassermann note dans son Journal :  "Une heure

i noub l i ab le  chez  Hugo  Ho fmanns tha l .  11  mra  l u  ce  qu t i l  a  éc r i t  su r  D ie  Sch le -

stern.Je me sens p lacé devant  une haute cour ,  équi tablement  accusé et  équi ta-

b l e m e n È  d é f e n d u ' r  ( l ) .

Le texte de Hofrnannsthal ,  Unterhal tungen ûber e in neues Buch (2) ,

j us t i f ie  par  ses  ana lyses  pénét ran tes  l texpress ion  de  "haute  cour " ;  i l  j us -

t i f i e  a u s s i ,  p â r  l r a s p e c t  p o s i t i f  d e  s e s  j u g e m e n t s r  f  i m p r e s s i o n  d t ê t r e  " é q u i -

tab lement  dé fendu" .  Cres t  un  moc lè le  de  tac t ,  en  même temps que de  f inesse

dans la  ré f1ex ion .

Comme son  t i t r e  l t i nd ique ,  ce t  essa i  se  p résen te  sous  l a  f o rme  de

"conve rsa t i ons " ,  de  d ia logues  en t re  des  rep résenÈan ts  de  l a  j eune  géné ra t i on

e t  d tune  géné ra t i on  p lus  anc ienne  qu i ,  au  cou rs  de  l eu rs  p romenades ,  s r i n te r -

rogen t  su r  l a  va leu r  l i t t é ra i re  des  t ro i s  nouve l l es  de  l l asse rmann .  Les  p ren iè -

res  l i gnes  du  tex te :  t tNous  son rmes  qua t re ,  avec  l es  dames  s i x ,  e t  nous  mar -

chons au même rythme, ce qui  déjà est  passablement  rare" ,  const iËuent  un aveu

d tam i t i é  e t  d fes t ime .  11  es t  man i fes te  que  Ho fmanns tha l  évoque  i c i  l es  p rome-

nadeè en compagnie de Wassermann à Rodaun ou à Al taussee (3) .  Après cet  hon-

mage  rendu  à  l t am i ,  v i en t  l r hommage  à  l r éc r i va in  don t  l t oeuv re  es t  j ugée  con -

forme aux ex igences et  aux normes de 1 r  ar t .

( l )  C i t .  J .  S p e y e r ,  o p .  c i t . ,  p .  8 8 .

(2 )  Pub1 ié  d rabord  dans  le  journa l  Ber l ino is  Tag.  Nous
Hofmannstha l ,  Gesamnel te  I {e rke ,  S .  F ischer  Ver lag ,

c i È o n s  d ' a p r è s  :  H .  v o n
1 9 5 9 ,  P r o s a  I t r ,  p .  2 0 8  s q

(3)  Les  premières  phrases  de  1 'essa i  de  Hofmannstha l  rappe l len t  p lus ieurs
notat ions du Journalde [ . lassermann, par exemple la notat ion du l t  /02/1904

"Als ich t"tontag--bêîltofmannsthals war, machten wir in Begleitung seiner
Frau einen weit .en Spaziergang durch die bezaubernden Landschaften von
Rodaun..  Sehr eindrucksvol l ,  t iefgehend und erquickend war unsere Unter-
h a l t u n g r r .  C i t .  K a r l w e i s r  o p .  c i t .  r  p .  I 4 8 .  C f  .  a u s s i  E u p 9 - , p . l O l .
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Les cr i tères retenus pour déf inir  la valeur de I toeuvre drart

sont  r ' l e  sens  de  la  mesure" ,  la  t ' conc is ion"  du  s ty le ,  l tadéquat ion  de  la

fo rme e t  du  fond ;  s i  tou tes  ces  cond i t ions  sont  réun ies ,  l téc r iva in  peut

espérer  parven i r  à  "une expos i t ion  p lus  v igoureuser ' ,  a t te indre  à  l toeuvre

drar t .  Or ,  a f f i rme Hofmannstha l ,  beaucoup d tar t i s tes  a l lemands on t  é té

jusqurà  au jourd thu i  incapab les  draccéder  à  ce t te  fo rne  conc ise ;  I l s  on t

vo lon t ie rs  p rodu i t  des  romans "en  p lus ieurs  vo lumes" ,  carac tér isés  par  une

énorme d ispers ion ,  par  une compla isanee à  "dépe indre  les  s i tua t ions"  à

longueur  de  pages e t  sans  nécess i té r  par  la  tendance à  " la  descr ip t ion  na tu-

ra l i s te r t  e t  au  "déba l lage insuppor tab le  d tobserva t ions  psycho log iques t ' .  11

esÈ évident que dans l tespri t  de l lofmannsthal ces défauts correspondent très

exactement à ceux qut i l  d iscerne dans les oeuvres de jeunesse de son ami.

Son in ten t ion  de  conse i l le r ,  de  gu ider  Wassermann,  de  l ramener  à  une c la r i -

f i ca t ion  de  son arÈ es t  man i fes te .  Ma is  on  remarque avec  que l l -e  dé l i ca tesse

i l  a t ténue la  por tée  de  sa  c r i t ique  en  l fadressant  aux  écr iva ins  a l lemands

en général- .  Pour l , Iassermann, ce texte est une manière de consécrat ion' ,  part i -

cul ièrement les phrases suivantes :  t ' ( I^ lassermann) a dépassé la plupart  des

A l l e m a n d s  e n  c e  q u ' i l  s a i t  t e n i r  l a  m e s u r e  . . . ,  d a n s  A l e x a n d r e  j t a v a i s  d é j à

ressen t i  ce la  comme une  éno rme  qua l i t é ,  i c i  c res t  de  nouveau  l e  cas " .  A  pa r -

t i r  de 1à,  Hofmannsthal  devient  p lus que jamais un guide écouté dont  1es

consei ls  sont  f réquemment recherchés.

Ent re  ju in  1906 eE mars  1907,  i l  su i t  l ' é labora t ion  de  Gaspard

Hauser à la demande de I ' lassermann qui lu i  présente les di f férents chapitres

au fur et  à rnesure de leur rédacÈion. A la même époque, Wassermann, désireux

drarné l io rer  son  s ty le  eÈ sa  techn ique du  réc i t rse  p longe dans  la  lec tu re  des

Af f in i tés  é lec t i ves .  Au cours  des  longues conversa t ions  qu ' i l s  on t  sur  le

roman de Goethe,  Hofmannstha l  I ' i nv i te  à  poursu iv re  ses  ré f lex ions  e t  même

à les  cons igner  par  écr i t .  !ùassermann réd ige  a lo rs  son essa i  E in ige  Not izen

tber  d ie  l Jah lverwandschaf ten  ( l ) .  L raspec t  fo rmateur ,  p resque pédagog ique

de l tamit ié avec Hofmannsthal apparaît  dans ces l ignes du Journal :  "Aujour-

d'hui  j 'a i  par lé longuement des Aff ini tés dlect ives avec Hugo à Rodaun, i l

mta  demandé de cons igner  mes impress ions  en  dé ta i l  e t  avec  préc is ion .  J ty

( l )  Lebensd iens t ,  p .  279-289.
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pensera i r t  ( l ) .  I1  es t  sûr ,  e t  sans  nu l  doute  Hofnannstha l  le  comprena i t ,

que ceÈ effort  de réf lexion sur un des grands modèles de la l i t térature ne

pouvait  être que prof i table à l . lassermann donÈ l tessai apporte la preuve,

sur tou t  dans  ses  dern iè res  pagesr  gue les  conse i ls  de  son ami  n ton t  pas  é té

i n u t i l e s .

Après avoir  mis en évidence le ressort  moral du "conf l i t  entre

la  pass ion  e t  le  renoncement " ,  après  avo i r  rap idement  évoqué les  d i f fê ren ts

p e r s o n n a g e s ,  i l  s t a t t a c h e  à  1 f é t u d e  d e s  t e c h n i q u e s  d u  r é c i t  e E  i l  a b o u t i t  à

la conclusion à laquel1e voulaiÈ manifestenent 1e conduire Hofmannsthal :

"Toué ces  e f fe ts  reposent  sur  une admi rab le  s imp l ic i té  e t  une ad-

rn i rab le  économie  de  moyens.  Ce gue nous  avons  l fhab i tude d tappe ler  les  dé-

t a i l s ,  l e s  g e s t e s r ( . . . ) l a  n a n i è r e  d e  c a r a c t é r i s e r  l e s  v o i x ,  l e s  e x p r e s s i o n s

du v isage,  les  rêgardsr ( . . . )  tou t  ce  qu i  se  renconÈre  en  surabondance dans

les  produc t ions  modernes  e t  obscurc i t  la  v is ion ,  tou t  ce la  es t  rédu i t  à  ce

qu i  es t  s t r i c tement  nécessa i re  e t  à  f  ind ispensab le"  (2 ) .

Indub i tab lemenÈ ce  tex te  a  d6s  a l lu res  d 'au tocr i t ique .  Grâce à

Hofmannstha l  ie t  à  I 'exemple  de  Goethe,  ! , lassermann vo i t  la  nécess i té  de  r r l ré -

conomie  des  moyens" ,  l rob l iga t ion  de  se  l im i te r  à  1" ' ind ispensab le" .  Pour  un

auteur  na ture l lement  por té  à  la  surchargerc res t  une pr ise  de  consc ience fon-

damentale.

L r in ten t ion  dê l ibérée  de  Hofmannstha l  é ta i t  b ien  de  l ro r ien ter

vers  1 té tude e t  l r im i ta t ion  de  grands  prob lèmes,  cornme le  p rouvenE encore

les  conse i ls  qu t i l -  lu i  donne durant  I té té  1909.  A  ce  moment - là ,  I {assermann

entreprend la rédact ion dtun roman dont i l  a conçu le plan un an plus Èôt,

D ie  Masken Erwin :  Re iners  (3 ) .  Son pro je t  in i t ia l  é ta i t  de  dess iner  le  carac-

tère dtun jeune homme porteur  de tous les s ignes de la  décadence morale con-

temporaine;  l rA l lemagne devai t  const i tuer  la  to i le  de fond.  Hofmannsthal

suggère a lors la  lecture du roman de Samuel  Richardson Clar isse Har lowe et

( l )  12 l l o l  19o6 ,  c i t . K a r l w e i s ,  o p .  c i t . r  p .  1 9 4 .

2 8 8  .(2 )  Lebensd iens t ,  p .

Plus tard Wassermann modif iera le t i t re pour 1tédit ion dans les Oeuvres
complèÈes. Le l ivre srappel lera alors Erwin n. i
Herrn urn 1905.

(3 )
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dans le personnage de tovelace, t lassermann reconnaît  le personnage qut i l  avait

l r intent ion de peindre ;  la perspect ive de son l ivre qui reste ancré dans

1'époque moderne se modif ie sensiblement ;  une f igure féminine analogue à

Clar isse  Har lowe s t impose,  c res t  V i rg in ie  en  qu i  s t incarqe I t innocence per -

sécutée par Erwin Reiner devenu lui-même un Lovèlace moderne. Le roman sous

sa fo rme déf in i t i ve  décr i t ,  con formément  au  pro je t  in i t ia l ,  la  décadence

pu is  la  des t ruc t ion  phys ique e t  mora le  du  héros ,  ma is  auss i  1e  combat  du

v ice  e t  de  la  ver tu .

On mesure le rôle joué par Hofmannsthal auprès de Wassermann,

auss i  b ien  sur  le  p lan  humain  que sur  le  p lan  in te l lec t , r " l .  pour  rep lacer

sous  un  éc la i rage jus te  les  re la t ions  en t re  les  deux  écr iva ins ,  i l  fau t  auss i

in t rodu i re  les  noÈions  dres t ime par tagée eE de réc ip roc i té .  Que Hofmannstha l

ai t  été très sincèrement attaehé à l^Iassermann en tant quthomne, eela ne fai t

aucun douÈe ;  i l  avait  une réel le est ime pour ses qual i tés morales et sa

sens ib i l i té .  A  ce  su jeÈ une fo rmule  esÈ res tée  cé lèbre .  On par la i t  un  jour

en t te  amis  dans  la  ma ison de  Rodaun ou  d tA l tausseet  souda in  Ia  ques t ion  fu t

posée de savoir  ce qutest uR "homme bon". Hofmannsthal aurai t  alors répondu :

"Jakob,  no t re  Jakob es t  un  homme bon ! /  Sur  Ie  p lan  in te l lec tue l ,  l tes t ime

de Hofmannstha l ,  même s i  e l le  n rexc lu t  pas  cer ta ines  réserves ,  nous  semble

éga lemenÈ rée l le  e t  on  aura i t  to r t  de  cons idérer  ses  jugements  t rès  pos i t i f s

sur tel le ou tel l ,e product, ion de I^Iassermann, par exemple sur Die Schwestern,

conme des gestes de complaisance ou de pure amit ié.  Son espri t  exigeant en

mat iè re  d rar t  n taura i t  pu  s ten  sa t is fa i re  e t  on  se  souv ien t  qu ten  cer ta ines

c i rcons tances  i1 'a  su  re fuser  son approbat ion .

La manière dont Hofmannsthal a associé ! , lassermann à son travai l

ou  du  moins  le  tena iË  au  courant  de  1ré labora t ion  de  son oeuvre  es t  cer ta i -

nement une preuve de son amit ié,  mais aussi  une preuve de lresÈime dans la-

q u e l l e  i l -  l e  t e n a i t  s u r  l e  p l a n  i n t e l l e c t u e l .  A i n s i ,  e n  1 9 1 3 - 1 9 1 4 ,  p e n d a n t

la longue rédact ion de Die Frau ohne Schatten, i l  a invi té plusieurs fois

h lassermann à  Rodaun pour  lu i  l i re  son tex te  e t  recue i l l i r  ses  impress ions  ( l )

Ma is  c res t  sur tou t  à  p ropos  du  roman Andreas  oder  D ie  Vere in ig ten ,  res té  à

1ré ta t  de  f ragment ,  qu ton  peut  mesurer  le  p r ix  qu t i l  a t tacha i t  aux  qua l i tés

( l )  V o i r  l { a s s e r m a n n  à  J .  S p e y e r ,  8 . 0 6 . 1 9 1 4 ,  c i t .  J .  S p e y e r ,  o p .  c i t . r  p .  1 5 7 - 5 8 '
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et à l rexpérience de son ami.  11 semble alors avoir  vér i tablenent associé

I^lassermann à son travai l .  Crest en tout cas ce qui ressort  de la longue post-

face que ce dernier a donnée au roman lors de sa publ icat ion en 1932 ( l ) .

Le réci t  détai lLé que fai t  Wassermann de la genèse du roman pré-

sente un intérêË non seulement pour la compréhension des relaÈions entre les

deux homnes, mais aussi  pour la connai-ssance de ceEte oeuvre inachevée. Crest

en l9O7 que Hofmannsthal a parlé de son projet pour la première fois et de-

mandd des consei ls à I , r lassermann qu' i l  considÉrait ,  af f i r rne ce dernier,  comme

un t 'art isan compétent" dans le domaine du roman :

"Avec  sa  cour to is ie  innée,  i l  da igna i t  admet t r "  t "  que j 'ava is

fai t  et  accepter sur bien des point,s mon jugement comme déterminant".  Dès le

début ,  Wasser rnann a  pr is  consc ience de  I 'envergure  de  l toeuvre  dans  1aque l1e

i l  a reconnu "une sorte de l , f i lhelmn Meister . ,utr ichien".  Mais Hofmannsthal ,

t i ra i l lé  en t re  le  théât re ,  la  poés ie  e t .  le  roman,  que lque peu para lysé  par

la  surabondance des  pro je ts ,  avança i t  len tement  dans  sa  rédac t ion  qu t i l

n labandonna pourËant jamais totalement jusqurà la guerre ;  avee l{assermann

i l  par la i t  souvent  de  son l i v re .  Surv ien t  la  g rande 'cassure  de  1914,  ce t te

"grande césure  dans  l rex is t .ence de  chacun de  nous t ' ,  e t  i l  n res t  p lus  ques t ion

drAndreas  oder  D ie  Vere in ig ten ,  comme s i  1 tépoque n té ta i t  p lus  p rop ice .  L toeu-

vre restera fragment,  eÈ l^Iassermann y voi t  une signi f icat ion symbol ique ;  i l

p e n s e  q u e  " 1 t é c r o u l e m e n t  d e  l r A u t r i c h e ,  l a  d é c o m p o s i t i o n  d e  l a  m o n a r c h i e , ( . . . )

le dest in des peuples" ont empêché Hofmannsthal de terminer son l ivre. Cet

inachèvement est le symbole de " la chute dtun empire",  de la mort dtun monde

que le poète voulai t  décr ire à travers la dest inée du jeuire Viennois Andreas

von Ferschenge lder .

L tessa i  écr i t  par  ûJassermann en 1913,  Hofmannstha ls  Tex te  fû r

Mus ik  (2 )  ,  do i t  auss i  ê t re  cons idéré  comme l 'homrnage d 'un  ami  e t  le  s igne

de préoccupat ions conmunes. Ce texte se présente comme une "défense et i l lus-

t . ra t ion"  des  l i v re ts  d ropéra  de  Hofmannstha l ,  parE icu l iè rement  E lek t ra ,  Der

Rosenkava l ie r  e t  Ar iadne au f  Naxos .  L ren t repr ise  de  Hofmannstha l ,  éc r iÈ

( l)  Après la mort de Hofmannsthal,  ce roman inachevé a ét 'e édité en l93O
dans la revue Corona, sous le t i t re Fragnent eines Romans, puis en 1932
chez s. r ischer-I6 le t i t re aarini f f iereinigten.
Cette deuxième édit ion, plus complète, c e
['lassermann que la revue Die Neue Rundschau avait  déjà publ iée: 43r1932,
Bd.  2 ,p .  540 -545 .

(2) Die Neue Rundschau 24, 1913 ,  p .263 -266 .
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Wassermann,  do iÈ  êEre  cons idérée conrme l texpress ion  de  L fé te rne l  dés i r  de

1técr ivain de parvenir  à un art  total  en t tcomplétant" son oeuvre "par la

mus ique" ;  e l le  nous  revè le  t t la  nys tér ieuse ident i té  de  tous  les  a r ts r ' .  La

rencontre du poàte et de Richard Straup, musicien t ' représentat i f  de 1répo-

guê" ,  a  que lque chose d texempla i re  e t  d t iné luc tab le ;  e l le  do i t  en  tou t  cas

être saluée comme une faveur except ionnel le du dest in.  Après avoir  énuméré

les  d i f fé ren tes  qua l i tés 'des  tex tes  de  Hofnannstha l ,  Wassermann conc lu t  par

une fo rmule  qu i  mér i te  d rê t re  re tenue.  Ce qu i  le  f rappe,  ce  sont  les  p r inc i -

pes  "d téconomie  e t  de  l im i ta t ion  . . .  au  pro f iË  des  ex igences  du  compos i teur

qui at teignent ic i  à un degré subl ime"
t tEconomie  e t  l im i ta t ion" ,  c tes t  sans  doute  1e  maî t re  mot  qu i ,  sur

le plan intel lectuel,  déf ini t  l -e bénéf ice que I . Iassermann a t i rê de son amit ié

êvec Hofmannsthal.  Son essai Hofmannsthals Texte fûr Musik nta pas été du

goût  de  tous  ( l ) ,  e t  sans  doute  é ta i t - i l  davantage l toeuvre  d fun  ami  empressé

que d tun  vér i tab le  conna isseur ;  ma is  i l  por te  le  témoignage d tune ré f lex ion

conrmune et rest i tue Ie souvenir  de cette pré7ence et de ce cheminement de

I{assermann à côté de Hofmannsthal.

Cet te  ami t ié  a  cec i  de  remarquab le  qu 'e l le  n 'a  jamais  é té  vér i ta -

b lemenÈ per tu rbée;  c tes t  une re la t ion  équ i l ib rée  e t  durab le  que r ien  de

grave n ta  compromise jusqurà  la  d ispar i t ion  de  Hofmannstha l  ;  c res t  auss i  une

amit ié marquée par une certaine retenueg. jamais par exemple les deux hommes

n 'en  sont  a r r i vés  au  tu to iement i  l res t ime e t  l ra f fec t ion  réc ip roques n tex-

cluaient pas entre eux une certaine forme de réserve, ou du moins de discré-

t i o n .

Avec  R ichard  Dehmel  au  cont ra i re ,  l ren thous iasme e t  même l texa l -

ta t ion  sont  percept ib les  dès  les  p remières  rencont res  e t  les  p remiers  échan-

g e s  d e  l e È t r e s  ( 2 ) .

Dehmel avait  pr is contact avec Llassermann en décembre l9OO pour

f  invi ter à part ic iper à un Livre pour Enfants dont i l  envisageait  la publ i -

ca t ion .  11  é ta i t ,  au  Èournant  du  s ièc le ,  une f igure  marquante  de  la  l i t té ra tu re

( l )  En  p lus  du  jugenent
Èexte de I.lassermann
acide de la part  de

res t r i c t i f  de  R.  Borchar t t r i l  fau t  s igna le r  que le
a inspiré une réponse en forme de persi f lage très
A .  K e r r , ' i n  P a n  3 ,  1 9 1 2 - 1 9 1 3 ,  p .  4 8 7 - 8 9 .

(2) La correspondance de l^ lassermann et de Dehmel
si tâts- und Staatsbibl iothek et au Dehmel -

es t  conservée à  la
Archiv de llarnbourg.

Univer-
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a l lemande.  Ses  recue i ls  de  poés ies ,  Er lôsungen (1891) ,  Aber  d ie  L iebe (1893)

I^Ieib und Welt  (1896),  avaient assis sa renonmée par leur forme mais aussi

par les audaeesr gue beaucoup jugeaient inmorales, de leur contenu. Dehmel

s 'é ta i t  fa i t  éga lement  un  nom grâce à  la  par t  ac t i ve  qur i l  ava i t  p r ise  à  la

créat ion de la revue Pan et par sa col laborat ion à Die Jugend et au Sirrp- l . -

c i s s i m u s .

Après avoir  échangé quelques let tres et queLques-unes de leurs'

oeuvres, Dehmel et l . lassermann se sont rencontrés pour la première fois à

V i e n n e ,  e n  m a r s  1 9 0 4 .  C r e s t  l e  d é b u t  d t u n e  a m i t i é  c h a l e u r e u s e ,  a r d e n t e .

Wassermann conf ie alors à son Journal :  "Jtai  Èrouvé en lui  un homme profond,

sér ieux( . . . ) ,  un  homme vra i  dont  émane une cha l -eur  v ivan te .  Ctes t  l r inverse

des  gens  d t i c i  qu i ,  en  f in  de  compÈe,  sont  tous  p le ins  de  f ro ideur t '  ( l ) .

Cette notat ion est révélatr ice du tempérament de I^Iassermann et

auss i  de  sa  s i tua t ion  tou jours  incer ta ine  dans  la  soc ié té  v ienno ise  à  la -

que l le  pour tan t  i1  semble  b ien  inÈégré .  E l Ie  t radu i t  son  beso in  except ionne l

d tami t ié  e t  f rouve gue malgré  les  apparences  ses  re la t ions  soc ia les  res ten t

imparfai tes, ou du moir is qutel les ne comblent pas tout son besoin de communi-

cat ion eÈ de contact.  Ltamit ié avec Dehurel  devient en quelque sorte une ami-

t ié  idéa le  qu i  ne  souf f re  pas  des  f r i c t ions  ou  des  décept ions  inév i tab les

d tun  commerce quoÈid ien .

En févr ie r  1906,  on  se  rencont re  à  Ber l in ,  les  re la t ions  en t re

Jakob et Jul ie Wassermann et Richard et Ida Dehmel deviennent,  plus éÈroites (2)

On par le  mét ie r ,  on  conmente  e t  on  juge les  p ro je ts  à  ven i r ,  on  par t i c ipe  à

la  v ie  soc ia le  ber l ino ise .  Au cours  de  1 tê tê  1906,  La  cor respondance es t  p lus

suivie,  i , lassermann éprouve le sent iment de vivre une amit ié except ionnel le.

Reço i t - i l  une  le t t re  de  Dehmel ,  a lo rs  " les  mots  le  pénèt ren t  jusqutà  la

moê l le "  e t  i l  a  le  sent i rnenÈ qut i l  devra i t  I ' se  met t re  immédia tement  en  rouÈe

pour  par le r t r  (3 )  avec  ce t  ami  dont  la  d isÈance le  sépare  in jus tement . .

On peut  su iv re  au  f i l  des  le t t res  1 'ascens ion  de  ce t te  ami t ié

jusque vers l9l0,  année qui sernble const i tuer un sommet en même temps qutun

( l )  1 2 . o 3 . 1 9 o 4 ,  c i t .  K a r l w e i s ,  o p .  c i t . ,  p . 1 5 2 -

(2) En 1899, Dehrnel avait  épousé en secondes noces
de George, gui lu i  a inspiré le recuei l  de
(  l  eo3).

(3) 17.9.1906, inécl i t  ,Hambourg ,  ' i l  55.

Ida Koblenz, ancienne amie
bal lades Zwei ÈIenschen
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tournant.  A cette date Là, Dehmel- avait fai t  une cr i t ique sévère du roman

de l , Iassermanni leurs relaÈions enErwin Reiner qui nravait  pas été du goût

souffr i rent, .  Certes, I ' lassermann se rendit  encore en vis i te à Blankenese en

lg l2 ,  ma is  la  cor respondance échangée en  l913/ lg l4  es t  beaucoup p lus  rédu i -

te  ;  l tami t ié  se  perd  ensu i te ,  comme b ien  drauÈres ,  dans  le  g rand ca tac lys -

me et on ne trouve plus duranÈ les années de guerre que quelques let tres

d f  un  sombre  pess imisme.

TouÈ comme Hofmannsthal , Dehmel a exercé sur li lassermann une in-

f luence fo rmat r ice  indén iab le .  11  es t  de  ceux  qu i  on t  jugé  ses  oeuvres  avec

luc id i té r  gu i  l ron t  a idé  à  c la r i f ie r  ses  prob lèmes e t  qu i  l ron t  encouragé

dans les  moments  d i f f i c i les .

Deux le t t res  de  l9O6 i l lus t ren t  ce t  "aspec t  pédagog ique"  de  leurs

re la t ions .  A  propos  de  la  nouve l le  C lar issa  Mi rabe l  ( l ) ,  Dehne l  a f f i rme que

, , ! , I a s s e r m a n n e s t d e v e n u u n m a î t r e " . , @ 1 c o n s t a t e c o [ t r n e b e a u c o u p

draut res  les  p rogrès  accompl is  depu is  les  p remiers  réc i ts  ;  u ra is  comme Hof -

mannstha l  ou  comme He imann,  i l  /assor t i t  ses  fé l i c i ta t ions  d tun  cer ta in

nombre de réserves sur la forme qut i l  convient encore de parfaire.  "La pein-

ture des atmosphèrestr  est t rop t t luxuriantett ,  certaines images sont franche-

ment  inacceptab les ,  les  idées  sont  que lquefo is  ma l  incarnées  dans  les  per -

sonnages :  "Tu prêehes une idée morale à tes auditeurs, au l ieu de la suggé-

rer  à  par t i r  des  expér iences  du  personnage que tu  décr is " .  A i l leurs  1 'évo-

lu t ion  psycho log ique du  héros  es t  ma l  p réparée ou  mal  jus t i f iée .

Les mêmes jugements se retrouvent sous La plume de Dehmel quelques

mois  p lus  ta rd  (2 )  à  p ropos  d 'une éd i t ion  remaniée  des  Ju i fs  de  Z i rndor f .

Dehmel  a f f i rme qu ' i l  a .é tê  "bou leversé"  par  ce  l i v re  dans  leque l  i l  vo i t  à

I toeuvre  une " fo rce  na ture l le "  indomptab le  eÈ une re l ig ios i t6  sponÈanée,

pare i l le  à  ce l le  "des  pas teurs ,  des  chasseurs ,  des  peup les  de  paysans  e t  de

guerr iersrr .  11 adrnire l -e courage avec lequel l^ lassermann cr i t ique et malmène

le judaÏsme moderne tout en proclamant son attachement à la cotrununauté et à

l a  t r a d i t i o n  j u i v e s .  C e p e n d a n t ,  p o u r s u i t - i l r  l e  l i v r e  n r e s t  p a s  s a n s  d é f a u t ;

la  f in  semble  "a rb i t ra i re " ,  e l le  n res t  pas  su f f i samment  " iu rp i toyab le" ,  la

personna l i té  d rAgathon Geyer ,  "homme drexcept ion  aux  d imens ions  mess ian iques t t ,

( l )  26 .2 . t 906 ,

(2 )  9 ,9  . 1906 ,

i néd i t ,  Dehmel -Arch iv rD 3 l  13 .

inédit, D"hqql:4rsttiv, B 44o.
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sraffadi t  eÈ sraffaibl i t  dans un dénouement étr iqué qui nous montre le héros

désormais encl in à la pat ience et corrtrDe pr ivé de sa force vi tale" Dehmel

touche ic i  du doigt un problème que soulèveront par la sui te beaucoup de cr i -

t iques . :  l rambigu i té  de  cer ta ins .dénor reme.n ts  chez  In lassernann.  11  es t  le  p re-

mier à remarquer à propos des , lu i fs de Zirndorf  que le terme de I 'act ion

ntes t  en  accord  n i  avec  le  sôuf f le  p rophét ique,  n i  avec  l tanp leur  du  roman.

P lus ieurs  in te rprè tes  cons ta te ron t  p lus  ta rd  le  même déséqu i l ib re  â  p ropoé

du Bonhomme aux Oies qui se termine par une l imitat ion et un renoncemenE inat-

tendus  du  héros .

Luc ide  pour  juger  1 técr iva in  I ^ Iassermann,  pour  fa i re  la  jus te  par t

de  ses  mér i tes  e t  de  ses  réuss i tes  auss i  b ien  que des  progrès  qu i  res ten t  à

aecomplir ,  Dehmel fai t  également preuve de lucidi té dans la manière dont i l

comprend lrhomme Inlassermann et analyse certains aspects de sa vie psycholo-

gique, comme le prouvent ses leÈtres de lglo consacrées au roman Erwin Reiner

e t  à  l tessa i  Der  L i te ra t .  Mythos  und Persôn l ichke i t .  De son propre  aveu,

l^ lassermann avait  l t intent ion de dénoncer dans son l ivre 1a noirceur rnorale

de 1répoque.à  t ravers  un  personnage to ta lement  perver t i ,  représentan t  d tune

jeunesse cor rompue qu i  a  perdu  tou te  c royance e t  tou t  idéa l .  Dans son essa i ,

i l  met ta i t  en  accusat ion  le  " l i t té ra teur "  sans  âme,  le  règne desséchant  du

s p é c i a l i s t e  e t  d e s  e s p r i t s  p o s i È i f s .  T o u t  c e l a  m é r i t a i t  d ' ê t r e  a Ë t a q u é  a v e c

t 'une sa i -n te  co lè re" .  "Je  ne  vo is  r ien  drau t re !  écr iva i t - i l  à  Dehmel r l rqu i

para isse  au jourd 'hu i  p lus  d igne d 'ê t re  d iscu té  e t  ana lysé"  ( l )

Pour  sa  par t ,  Dehmel  es t ime que ce  combat  cont re  l tépoque es t

exagêrê. 11 cr i t ique lracharnement de son ami à être un pourfendeur de torts,

à  ne  vo i r  par tou t  que la  per f id ie ,  à  souf f r i r  démesurémenÈ des  inév i tab les

insu f f i sances  du  nonde.  Ses  le t t res  met ten t  en  lumière  cerLa ins  t ra i ts  fon-

damentaux du caractère de Wassermann qui se révèlent même dans les époques

drharmon ie  :  sa  v is ion  pess imis te  de  la  v ie ,  son  manque de  sérén i té ,  sa  ten-

dance à  rechercher  la  souf f rance,  b re f ,  tou t ,  ce  qu i  per tu rbe  1 téqu i l ib re  de

l . tex isEence e t  qu i  rend d i f f i c i le  la  cons t ruc t ion  dr .une oeuvre  harmon ieuse,

tout ce qui le condamne à une écr i ture surchargée, moral isatr ice, déclama-

to i re .  Ce sont  des  fa ibLesses  de  sa  personna l i té  qu i  appara î t ron t  de  pLus  en

plus clairement,  au fur et  à mesure que l i lassermann avancera en âge et qur i l

( l )  2 3 . l O . l 9 l O ,  i n 6 d i t r .  H a m b o u r g ,  I ^ l  6 3 .
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se senLira pr isonnier des mult iples "compl icat ions" de la vie.  Certains vou-

dront nême expl ic luetpar 1à les aspects les plus disharmonieux de son oeuvre.

Dès l9lO, le regard clairvoyant de Dehmel a diseerné cette tour-

nure  de  son espr i t ,  ce  beso in  hors  du  conmun de jus t i ce  e t  de  pure té  mora le ,

cause de souffrance et de déchirement intér ieur.  Dehmel formule ses impres-

s ions  dans  des  phrases  qu i ,  pour  l r ins tan t ,  peuvent  para î t re  excess ives ,  ma is

que ' l rex is tence e t  l roeuvre  u l té r ieures  de  l r lassermann ne dément i ronÈ jamais

to ta lement  :

" f l  semble que tu plonges sans cesse tes nains dans un fourré épi-

neux '  non paa pour  l ta r racher  d fun  ges te  dé terminé,  ma is  pour  t ten foncer

avec  vo lup té  les  ép ines  dans  ta  p ropre  cha i r "  ( l ) .

Dans la let tre suivante, i l  reconnaît  le bien-fondé du combat de

Wassermann qui sans relâche traque et " fust ige la paresse du coeurt t ,  mais

i l  réprouve une ardeur et une passion démesurées :

"J ta i  t rouvé vér i tab lemenË hor r ib le  la  man ière  dont  tu  t fes  to r -

turé avec ces problèmes, conme un f lagel lant qui  croi t  devoir  expier dans

sa propre  cha i r  les  péchés  du  monde"  (2 ) .

Manifestement,  ces formules cont iennent une part  de vér i té.  Was-

sermann apparaît  déjà coruoe le moral iste iurplacable qui veut soumeÈtre son

époque à une véri table "viv isect ion" pour en dénoncer les tares et qui  assi-

gne à  l ra r t  la  miss ion  de  Èrans former  le  monde.  Ce que Dehme1 d iscerne dans

Erwin  Re iner  e t  dans  Der  L i te ra t ,  ce t te  vo lon té  d tengager ,  au  beso in  jusqutà

1répu isement ,  tou tes  les  fo rces  de  sa  personne appara î t ra  p lus  ne t tement

encore dans les oeuvres tardives, dans Christ ian Wahnschaffe et dans Etzel

Andergas t .

Ent re  1906 e t  1913,  les  re la t ions  avec  Th.  Mann on t  éga lenent

occupé unegrande p lace  dans  l fex is tence de  l rau teur .  Depu is  1 tépoque d"  S i r -

p l i c iss imus,  les  deux  hommes ne s ré ta ien t  pas  perdus  de  vue malgré  leur  che-

minement di f férent.  I ls se souvenaienÈ de leurs débuts conmuns eÈ chacun sui-

va i t  avec  in té rê t  la  car r iè re  de  l rau t re .  Leurs  re la t ions ,  tou jours  amica les ,

n texc lua ienÈ pas  une cer ta ine  fo rme de compéEi t ion ,  s inon de  r i va l i té .  Les

rencontres étaient f réquentes ;  on se voyait  à 
'Berl in,  

au siège de la l ibrai-

r ie  F ischer ,  que lquefo is  en  l ta l ie ,  à  Ven ise  par  exemple  en  mai  19O8,  p lus

( l )  2 l . l o . l 9 l o  i néd i t , Dehmel -Arch iv ,  B .  617.

( 2 )  27 . t o . l 9 l o ,  i b i d . rB  6 r8 .
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souvent à Munich. Pour Wassermann, i l  nry avait  pas de retour dans cette

vi l le chargée de souvenirs sans une visi te chez Th. Mann. On évoquait  alors

lesannées de  la  jeunesse,  l rac tua l i té  l i t té ra i re  e t  l toeuvre  qu i  se  cons-

t ru isa i t  :

"Au jourd f  hu i " ,  éc r i t  h lassermann 1e 23 .9 .  1905,  r ' j e  su is  passé chez

Th.  Mann.  11  nré ta i t  pas  chez  lu i ,  ma is  i l  mra  rendu v is iÈe après  le  repas .

Nous sommes restés une heure à bavarder agréablement au café . .  . ,  dans un

c a f é  o ù  j ' a i  p a s s é  j a d i s  m e s  h e u r e s  l e s  p l u s  f o l l e s "  ( l ) .

De Èoutes  les  rencont res ,  on  re t iendra  que lques  moments  p r iv i lé -

giés, conme cette vis i te de Th. Mann à Vienne en novembre l9O8 durant la-

guel le Inlassermann fut pour lui  une manière de guide dans l tunivers autr i -

chien. Th. Mann étai t  venu faire une lecture publ ique des premiers chapiÈres

de son roman Kôn ig l i che  Hohe i t .  Cres t  l {assermann qu i  s fé ta i t  chargé de  l ro r -

gan isa t ion  matér ie l le  de  la  so i rée .  Cres t  auss i  g râce  à  son in i t ia t i ve  que

Th.  Mann f i t  la  conna issance de  p lus ieurs  écr iva ins  v ienno is ,  gu t i l  reneon-

tra Schnitz l 'er /dtabord, puis Hofmannsthal lors dtune excursion cortrnune au

Seurmering. Dans son existence, ce premier séjour à Vienne, la promenade au

Semmering et une visi te à Rodaun const i tuent une daÈe importante :  c 'est la

découverte du monde autr ichien, le début de nouvel les amit iés. Quelques an-

nées  p lus  ta rd ,  en  décembre  1913,  i l  fa i t  de  nouveau esca le  à  V ienne sur  le

chemin de Budapest où i l  doi t  prononcer une conférence. De nouveau, i l  est

l thô te  de  i . lassermann e t  de  Schn i tzLer  3 les  re la t ions  sont  d tune grande cor -

d i a l i t é

EnÈre trJassermann et Th. Mann, i l  existai t  aussi ,  outre ces l iens

dtamit ié,  un échange intel l -ectuel,  un dialogue entre écr ivains dont on re-

trouve la trace dans leur correspondance et dans leurs essais (2).

Th. Mann semble . . r t i r  été alors très attent i f  aux publ icat ions

success ives  de  son ami  e t  avo i r  reconnu en  lu i ,  dès  ce t te  pér iode,  non pas

un r ival  - le terme nrest pas en accord avec Ltest ime que les deux hommes se

portaient-  mais du moins un égal,  un auteur dont la place stapparentai t  à la

sienne. En 1906, i l  prend sa défense contre Richard Schaukal '  au moment de

(  I  )  
'C i t .  . t .  Speyer ,  op  .  c i t .  r  p  .  80  .

(2) Le Deutsches Li teraÈurarchiv de Marbach
gées par les deux auteurs. On trouvera
dans les ouvrages de P. de Mendelssohn,
se in  Ver lag .

conserve plusieurs let tres échan-
également des textes intéressants
Der  Zauberer  e t  S .  F ischer  und
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la publ icat ion du recuei l  Die Schwestern ;  dans une let tre à son frère

Heinr ich, i l .af f i rme que l{assermann est désornais "un maître" ( l ) ;  suivent

dtautres jugements très élogieux, en part icul ier en 1908 à propos de Gaspard

Hauser.  Dès ceÈÈe date, i l  y a chez Th. Mann une réeI le admirat ion pour les

dons de  1 técr iva in  $ lassermann,  pour  sa  capac i té  d? invent ion ,  pour  sa  fac i l i -

té  d récr iEure ,  pour  le  jeu  souvera in  de  son imag ina t ion  e t  pour  ce  "savo i r -

faire" except ionnel qui  se manifeste dans tous l -es domaines, "histor ique,

physionomique et psychologique".  Th. Mann se montre int imement persuadé que

ltauteur de Gaspard Hauser est "de ceux qui entrent en l igne. de compte dans

le domaine du grand roman et qui  sont au nombre de Èrois,  quâtre, plutôt

moins  gue p lus"  (2 ) .

Peut-on déceler chez Th. Mann certains signes dtune volonté de

compét i t ion  ?  Ce n tes t  pas  sûr  ;  ce  que l fon  peut  d i re  c res t  gue 1a  man ière

de l{assermann, son art  du roman résolument tourné vers les fai ts,  présentant

des  personnages fo r tement  ind iv idua l i sés  e t  réservant  à  l tac t ion  une p lace

de cho ix ,  lu i  ,6emb1e cons t i tuer ,  à  ce t te  époque,  un  modè le  in té ressant ,  d i -

gne d 'ê t re  im i té .  Après  la  pub l i ca t ion  de  La  Mor t  à  Ven ise ,  i l  répond à

h lassermann qu i  l ra  assuré  de  son admi ra t ion  eÈ de son sout ien  (3 )  :

"Ou i ,  (La  MorË à  Ven ise)  es t  sans  dout .e  une oeuvre  ex t rême ( . . . )  
" t

aucun chemin  ne  mène au-de là ( . . )Ma is ,  quand j "  t ' i n te r roge,  je  c ro is  pouvo i r

p r o m e t t r e ( . . . ) q u t u n e  f o i s  e n c o r e ' j t é c r i r a i  u n  r é c i t  s e l o n  v o t r e  g o û t ,  u n e

oeuvre  ob jec t ive ,  fa isan t  une la rge  par t  aux  fa i ts .  Pour  pouvo i r  1 téer i re ,

i l  e s t  n é c e s s a i r e  d e  r é a l i s e r  l a  s y n t h è s e  d e  l r a r t  e t  d e  l ' e s p r i t ,  d e - l a

f o r c e  p l a s t i q u e  e t  d e  l r i n t e l l e c t u a l i s m e "  ( 4 ) .

Une autre longue let tre à Wassermann du l3macs l9l3 permet de

mieux comprendre quel le image th. Mann se faisai t  de dbn côrrespondant.

I , lassermann venaiÈ de publ ier son roman LrHomme de quarante Ans :

"Avant tout ' jécr i t  Th. MannrÛje vous dis mes remerciement.s eÈ mon

admi ra t io . { . . . )  Ce qu t i l  fau t  admi rer  par  dessus-Èout  c res t  que,  s i  v i te  après

( l )  T h .  M a n n - H .  M a n n ,  B r i e f w e c h s e l - ,  l 3 . I I I . l 9 0 6 ,  p .  5 2 ,

(2) Th. Mann,

(3 )  La  le t t re

Gesammel te  Werke ,  Bd.  X ,  p .  553 sq .

de Wassernann nrest pas conservée.

(4) Deutsches Li teraturarchiv,  Marbach, Depos i tum.  Le t t re pub l iée  en  par t ie
dans  :  Mende lssohn,  Der  Zauberer  I r  P .  914.
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votre volumineux recuei l  drhistoirgs Der goldene Spiegel qui  aurai t  épuisé

Pour des années tout autre écrivain, vous vous disiingue" du ,rorr.reau en noug

donnant ce livre. Conrme toujours quand vous nous contez vos récits à votre

manière  in te l l igen te ,  posée e t  sûre ,  j  t " i  é té  v ivement  in té ressé en  tan t

qurar t i s te ,  vous  avez  touché mon espr i t  e t  gagné la  synpath ie  de  non coeur "  ( l )

Cet  é loge Cppuyé nres t  pas  de  pure  c i rcons tance.  I1  t radu i t  I ' ad-

tnirat ion sincère de Ttr .  Mann pour la fécondité peu couIurune et pour les'

inépu isab les  ressources  du  conteur  Wassermann.  Dès ceÈte  da te ,  on  vo i t  se

dess iner  la  g rande ques t ion  de  Ia  réuss i te ,  du  succès  auprès  du  pub l ic  dont

Ies 'deux  au teurs  débat t ron t  longuement  par  la  su i te .  Dé jà  les  po in ts  de  vue

dont  d i f fé ren ts  ;  l {assermann ne conço iÈ pas  son ac t iv i té  d récr iva in  sans

qute l le  s taccompagne d tuné grande résonance auprès  des  lec teurs ,  i l  gue tÈe

anxieusement leurs réact ions après chaque nouvel le publ icat ion, i l  redoute

de décevoir  leur attente. Pourtant Th. 
'Mann 

est ime, non 6ans une nuance

dtenv ie rsemble- t - i l ,  que  son cor respondant  a  tou tes  1es  ra isons  d téprouver

dans  ce  domaine  un  sent iment  de  sécur i té ,  parce  qu t i l  possède tous  les

dons qu i  permet ten t  de  capt iver  e t  de  re ten i r  les  lecÈeurs  :
t 'Vous vous êtes plaint un jour d'un rnanque de conf iance de la

parÈ du

vera is

gue de

pub l ic  ;  je  ne  pense pas  que vous  ayez  ra ison e t  en  tou t  cas

incompréhens ib le ,  incompréhens ib le  p réc isément  chez  vous ,  que

conf iance ex is te" .

J e

ce

t rou-

man-

'  
Parmi  tous  les  g rands  écr iva ins  de  l tépoque,  c res t  à  Hofmannstha l ,

Dehmel  eÈ Th.  Mann que l . {assermann é ta i t . l i é  par  1 'ami t ié  la  p lus  é t ro i te  e t

1a plus enrichissante. Mais tout un réseau de relat ions beaucoup plus vaste

s t  étai t  peu à peu const i tué autour de lui  dans le monde des let tres, aussi

b ien  à  V ienne qu tà  Ber l in 'où  i l  é ta i t  un  des  proches  de  He imann e t  de  S.

F i s c h e r .

Au

le déroulement

un exemplaire

Z i r n d o r f ,  j ' a i

lo in ,  d rau t res  écr rva i -ns  surva ien t  avec  - in té rê t  e t  sy ropath ie

de sa  car r iè re .  Dans une le t t re  de  1905,  H.  Hesse lu i  demande

de son dern ie r  l i v re  e t  lu i  con f ie  :  "Depu is  Les  Ju i fs  de

lu tous vos l ivres et je me réjouis de pouvoir  vous exprimer

( l )  Deutsches Li teraturarchiv,  Marbach,
dans Mendelssohn, Der Zauberer I ,  p.

Depositum. Lettre publ iée en part ie
9 3 0  e t  9 6 5 .
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à ce t te  occas ion  ma cons idéra t ion  t rès  cord ia le"  ( l ) .

En novembre 19O7, Ri lke fai t  un séjour à Vienne où i l  rencontre

Agnes Speyer.  sculpteur,  ancienne élève de Rodin et de Mai l lo l  et  bel le-

soeur de l^ lassermann qui revoit  alors le poète. Les deux écr ivains se re-

t rouvent  à  Rome en avr i l  l9 l0 ,  i l s  on t  de  longues conversa t ions  sur  l tessa i

que Wassermann est en train de préparer,  Der LiÈerat.  Mythos und Persônl ich-

ke i t .  La  cor respondance a t tes te  d rau t res  rencont res ,  par  exemple  à  Mun ich

e n  1 9 1 2 .  C e r t e s ,  l e s  r e l a t i o n s  e n t r e  l e s

t ions  su iv ies ,  ma is  i l  es t  sûr  que R i lke

Wassermann e t  son  oeuvre .  On sa i t  qu t i l

s e s  r o m a n s  ( 2 ) .

deux hommes ne sont  pas des re la-

n ta  j ama is  t o ta lemen t  pe rdu  de  vue

se  p rocu ra i t  e t  f . i sa i t  a t t en t i vemen t

La conf iance restaurée

En ce  qu i  concerne la  p roduc t ion  l i t té ra i re ,  les  années l906-1914

ont représenté une période beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus r iche

que la précédente. l , lassermann a accédé alors à une conscience plus cla, i re de

sa miss ion ,  i l  s tes t  imposé un  e f fo r t  de  ré f lex ion  remarquab le  sur  les  p ro-

b lèmes de  la  c réa t ion  ar t i s t ique  e t  sur  la  na ture  de  l toeuvre  drar t .  Le  bu t

essent ie l  é ta i t  de  dominer  les  impress ions  désordonnées,  de  tempérer  1 'exu-

bérance des premières oeuvres. Le Journal et  1a correspondance témoignent de

ce combat .

Dès 1907,  l rob jec t i f  es t  dé f in i  :  "Le  vér i tab le  nar ra teur  qu i

domine son su je t ,  do iÈ  parven i r  peu à  peu( . . . )à  une cer ta ine  f ro ideur  dans

I texpos i t ion"  (3 ) .  Que lques  mois  p lus  ta rd ,  h lassermann ent reprend de  remanier

Le  Moloch,  conme i l  l ra  fa i t  en  19O6 pour  Les  Ju i fs  de  Z i rndor f .  Le  roman

dans sa  fo rme pr i rn i t i ve  lu i  fa i t  a lo rs  l re f fe t  d rune "écur ie  d rAug ias  où

s r a c c u m u l e n t  l e s  d é t a i l s "  ( a ) ;  c t e s È  à  p e i n e  s t i l  l e  r e c o n n a î t  c o n r m e  s i e n .

11  comprend désormais  que l ra r t i s te ,  même s t i l  pu ise  dans  le  rée l ,  do i t

nécessa i rement  about i r  à  un  dépassement ,  à  une t rans f igura t ion  de  la  réa l i té ,

( l )  I n é d i t ,  M a r b a c h ,  D e p o s i t u m ,  9 . V I I . l 9 O 5 ,

(2) Voir  par exemple, Ingeborg
3 l  l ,  30 .x r r .1912 .

Schnack ,  R i l ke-Chron ik ,  Inse l  1975,  p .  226,

( 3 )  J o u r n a l ,  4 . 1 . 1 9 0 7 ,  c i t . ' K a r l w e i s ,  o p .  c i t . r  p .  1 9 8 .

(4 )  Journa l ,  c i t .  Mende lssohn,  S .  F ischer  und se in  Ver lqg ,  P .  374.



-  130  -

que la  mat iè re  b ru te  do i t  ê t re  l ibérée  de  tou t  ves t ige  te r res t re  "  ( l )  ;

l ra r t i s te  do i t  lu i  insu f f le r  une t tau t re  v ie "  e t  une au t re  "vér i té " .

A  par t i r  de  1910,  on  vo i t  se  dess iner  un  cer ta in  nombre  de  thèmes

de ré f lex ion  au tour  desque ls  se  c r is ta l l i se ra  par  la  su i te  la  pensée de

I. Iassermann quand i l  réf léchira sur son art .  Lroeuvre devient.  la valeur su-

prême,  c res t  e l le  qu i  con fère  un  sens  à  l fex is tence,  qu i  permet  de  se  pro-

noncer "sur la vér i té dtune vie" (2) ;  LA FORME const i tue la "preuve" déci-

s ive  que l ta r t i s te  peuÈ donner  de  sa  propre  va leur .  Pour  la  p ren iè re  fo is

apparaît  le nrot DIE GESTALT qui de plus en plus résumera ses ambit ions d'ar-

t i s te .  Le  te rme es t  encore  vague (3 ) ,  suscept ib le  de  p lus ieurs  accept ions .

Dans son sens  la rge .  auque l  semble  l fen tendre  $ lassermann à  ce t te  époque,  i I

dés igne t t la  fo rme de l toeuvre  d ta r t t t ,  son  apparence ex tér ieure ,  l ro rdonnance

de I 'ensemble ,  l réqu i l ib re  des  par t ies  e t  l rharmon ie  des  dé ta i l s ;  i l  évoque

le  t rava i l  de  l ra r t i s te  c réa teur ,  le  ges te  qu i  donne corps  à  la  mat iè re ,  qu i

le  modè le .  Ma is  1e  mot  d5-_qes ta l t  s ign i f ie  éga lement  la  " f igure" ,  le

"personnage"  d tun  réc i t l -d t  c tesÈ auss i  dans  ce  sens  que Wassermann l templo ie -

ra  p lus  Èard ,  ce  qu i  es t  en  accord  avec  sa  personna l i té  de  romanc ier .  Pour

un romanc ier  en  e f fe t ,  la  me i l leure  fo rme qut i l  so i t  poss ib le  de  concevo i r

e t  de  façonner ,  c res t  un  personnage par fa i temenÈ dess iné ,  an imé d 'une v ie

propre  e t  por teur  d tune s ign i f i caË ion .  La  no t ion  de  " fo rme"  e t  la  " f igure"

à travers laquel le el Ie stexprime auronÈ tendance à se confondre, tout comme

pour  le  pe in t re  la  fo rme es t  ind issoc iab le  du  v isage qu ' i l  pe in t .

Vers  l9 lO,  le  mot  d ie  Gesta l t  n res t  pas  encore  chargé d tune s ign i -

f i ca t ion  auss i  complexe,  ma is  l r ins is tance avec  laque l le  l . lassermann 1 'enp lo ie

prouve l r impor tance qu t i l  lu i  accorde.  Ctes t  désormais  dans  la  " , fo rme" ,  p ro-

du i t  de  I tac t i v i té  o rgan isaÈr ice  e t  o rdsnnat r i ce  de  l fa r t i s te ,  express ion  de

la  s t r i c te  d isc ip l ine  qu t i l  s t impose e t  de  ses  cho ix  r igoureux  que l . lasser -

mann vo i t  le  c r i tè re  suprême.  Cres t  une é tape déc is ive  dans  son évo lu t ion ,

une pr ise  de  consc ience fondamenta le .  La  s iu rp le  res t i tu t ion  du  rée l  e t  des

données de l t imaginat ion, le simple maniement de la langue ne peuvent plus

( l )  A .  J .  S p e y e r ,  1 5 .  l 2 - 1 9 O 8 ,  c i t .  J . S p e y e r ,  o p .  c i t . ,  p .  l 0 6 ,

L i t e r a r i s c h e  E c h o  1 3 ,  l 9 l 0 - l 9 l l ,(2 )

(3 )

IN

p .
Autobiographische Skizze,
t 3 6 9 - 1 3 7 1 .

Das

Wassermann précisera plus tard sa pensée dans Rede i iber  d ie  Gesta l t ,  1922.
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su f f i re ,  i l s  ne  cons t i tuent  pas  une f in  en  so i .  I l s  représenÈent  tou t  au

p lus  le  matér iau  bru t  e t  l rou t i l  qu i  permet  de  1 'o rgan iser .  e  pa . i i r  d 'eux

et  avec  eux ,  l ra r t i s te  do i t  cons t ru i re  une oeuvre  or ig ina le  qu i  seu le  sera

s ign i f i ca t i ve .  Ce la  suppose un  e f fo r t  de  vo lon té ,  le  re fus  de  la  fac i l i té

et 1a clarté du jugement.  Ainsi  Wassermann se remet lui-nêne en quest ion,

i l  dénonce ses  propres  t ravers ,  sa  tendance à  l ren f lu re ,  à  l ru t i l i sa t ion

parfois abusive des ressources du langage.

11  a  résumé sa  pensée dans  une le t t re  à  sa  be l le -soeur  Agnes

U l m a n n  ( l ) .  O n  r e t i e n d r a  e s s e n t i e l l e n e n t  d e  c e  t e x t e  l a  p l a c e  d e  c h o i x  q u t i l

r é s e r v e  à  l a  t t v o l o n t é "  d a n s  I t a c t i v i t é  a r t i s t i q u e .  I 1  n r e s t . p a s  s a n s  i m p o r -

tance non plus de remarqn"r q. t"  sa correspondante est un sculpteur.  Le geste

de tou t  a r t i s te r  gu t i l  so i t  éc r iva in ,  pe in t re  ou  scu lp teur ,  es t  de  même natu-

re  :  à  par t i r  de  la  masse in fo rmer i l  "c rée" ,  i l  donne corps  à  une t ' fo rme"

déf in i t i ve  à  t ravers  lague l le  se  " révè le"  une s ign i f i ca t ion  :

"Comme les mots sonÈ insuff isants et combien la forme, au conÈrai-

E ê r  e s t  r é v é l a t r i c e  !  T o i  a u s s i ,  t u  " c r é " s " r ( . . . ) m a i n t e n a n t ,  j t a i  u n e  g r a n d e

conf iance en  to i  e t  en  ta  vo lon t 'e  -  La  vo lon té ,  c tes t  beaucoup en  mat iè re

d t a r t  q u a n d  e l l e  e s t  s e c o n d é e  p a r  l e  j u g e m e n t "  ( 2 ) .

Cet te  vo lon té  e t  ce t te  luc id i té  sont .  reconna issab les  dans  1a  pro-

duc t ion  l i t té ra i re  qu i  es t  désormais  mieux  ordonnée e t  p lus  régu l iè re .  I {asser -

mann semble  échapper  à  ses  cont rad ic t ions  ;  ses  pro je ts  sont  p lus  c la i rement

déf in is ,  les  oeuvres  mises  en  chant ie r  son t  condu i t .es  jusqutà  leur  te rme.

Ent re  1906 e t  1914,  les  d i f fé ren tes  pub l ica t ions  se  sont  succédées

à in te rva l les  régu l ie rs .  Tous  les  deux  ans  env i ron ,  on t  paru  une ou  p lus ieurs

oeuvres importantes :  en l906 Die Schwestern et une nouvel le édit ion forte-

ment  reman iée  des  Ju i fs  de  Z i rndor f ,  en  l9O8 Faust ina .Gesprâch i iber  d ie

L iebe e t  le  roman Gaspard  Hauser ,  en  lg lO D ie  Masken Erwin  Re iners  eÈ l ressa i

D e r  L i t e r a t .  M y È h o s  u n d  P e r s ô n l i c h k e i t ,  e n  l g l l  D e r  g o l d e n e  S P i e g e l ,  e n  l 9 1 2

Die  ung le ichen Scha len .  Fûnf  e inak t ige  Drarnen (3 ) ,  en  l9 l3  le  ro lnan Der  Mann

von 40  Jahren.  11  conv ien t  d t inc lu re  auss i  dans  ceÈte  pér iode le  recue i l

( l )  Agnes U lmann,  née Speyer ,  c f .  suP P.  129 '

( 2 )  Î n é d i t ,  M a r b a c h ,  7 3  3 2  l .

(3) Ce recuei l  cont ient deux pièces anciennes ,  H_ocker-r jos et l=ord Hamil tgns
Bekehrung et t rois pièces nouvel les ,  Rasumovsky, Gentz und Fanny Elsler
et Der Turn von Frommetsfelden
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DeuÈsche Charaktere und Begebenheiten et le roman Das Gânsemânnchen. Ces deux

oeuvres  nron t  é té  pub l iées  qu 'en  1915,  ma is  e l les  on t  é té  réd igées  b ien  avant ,

la  p remière  é ta i t  te rminée en  1912,  La  deux iè rne  à  la  ve i l le  de  la  guer re .

Cet. te Longue énumérat ion appel le quelques remarques :  la produc-

t ion de Wassermann est plus abondante que dans les années précédentes et aus-

s i  p lus  d ive is i f iée ,  e l le  ne  se  rédu i t  pas  exc lus ivement .  à  des  oeuvres  nar ra-

t i ves ,  théât re  eÈ essa is  y  occupent  une cer ta ine  p lace .

Les  quat re  comédies  rassemblées  sous  le  t i t re  D ie  ung le ichen

Scha len  sont  des  oeuvres  mineures  sans  au t re  p ré ten t ion  que"ce l le  de  d iver t i r .

Deux  d ren t re  e l l es ,  Hocken jos  e t  Gen tz  und  Fanny  E l$ le r ,  on t  é té  j ouées  au

K le ines  Thea te r  de  Be r l i n  e t  au  Res idenz -Thea te r  de  Mun ich .  Ma is  ces  deux

p ièces ,  dont  I tune ra i l le  la  f rénés ie  d t inaugura t ion  de  monuments  dans  1rA1-

lemagne wi lhelminienne et l rautre les aventures sent imentales drun diplomate

a u t r i c h i e n  d e s  a n n é e s  1 8 3 0 ,  n t o n t  o b È e n u  g u t u n  s u c c è s  m o d e s t e  ( l ) .

En  réa l i té  le  théât re  n 'é ta i t  pas  
. le  

genr .e  qu i  convena i t  au

tempérament de l , r lassermann3 i I  const i tuai t  toui  au plus un dérivai . i f  dans les

pér iodes  de  lass i tude ou  pendant  les  c r ises  de  la  c réa t ion  romanesque,  comme

c e  f u t  1 e  c a s  e n  l 9 l l .  t l a s s e r m a n n  n o t e  l e  l l  s e p t e m b r e  :

"Je  ne  su is  pas  v ra iment  fa iÈ  pour  le  théât re .  Ma is  en  ce  moment

j .  o ta i  pas  l r in ten t ion  d 'écr i re  des  réc i ts  ;  je  ressens  de  nouveau une

impress ion  de  chaos"  (2 ) .

Les  essa is  cor respondent  à  une préoccupat ion .d i f fé ren te ;  i l s  t ra -

du isenÈ la  vo lonÈé de l rau teur  de  c la r i f ie r  e t  de  d isc ip l iner  sa  fo r roe  l i t -

té ra i re  e t  sa  pensée en  s t imposant  un  mode drexpress ion  cont ra ignant ,  le

d ia logue_,  e t  un  e f fo r t  de  ré f lex ion  abs t ra i te .

En 1904.  Wassermann ava i t  dé jà  écr iÈ  D ie  Kunst  der  Erzâh lung.  E in

Dia log  (3 ) .  Que lques  années p lus  ta rd ,  i l  ava i t  env isagé de  t ra i te r  Èro is

su je ts  sous  fo rme de d iaLogues :  l famour ,  la  jus t i ce ,  l r iu rnor ta l i té .  Seu l

le  p remier  p ro je t  fu t  en t iè remenË réa l i sé  (4 ) .

( l )  C f .  les  a r t i c les  du  c r i t ique  de  théât re  Duese l
mann und Thoma,  in  Der  Kunstwar t r25 , l . l9 l l l12 ,
nunaEçau, -n-weste6âiG-I4-6iâEhefte I I I, l9 I

,  Drei  Einakter von Ï , lasser-
p .  362 e t .Dramat ische

l / 1 9 1 2 ,  p .  7 9 O  e t  7 9 7 .

(2 )  c i r .

(3 )  c f  .

J .  S p e y e r ,  o p .  c i Ë . ,  p .

Lebensd iens t ,  p .  55O sq .

( 4 )  l b i d . , p .  452  sq .

I  17 .
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Le choix de cette forme étai t  en accord avec une node du temps à

laquel le des écr ivains comme Hs{mannsthal ( l )  et  Dehmel (2) avaient sacr i f ié.

Dehmel déf inissait  ce genre à tendance phi losophique comme une "sorte de

ter ra in  neut re ,  à  n i -chemin  en t re  la  log ique e t  l r imag ina t ion"  (3 ) .  Le  d ia -

logue obl igeait  Wassermann à renoncer au style narrat i f ,  à se si tuer dans

un autre domaine que celui  de Ia f ict ion romanesque et à se l ibérer de la

cont ra in te  des  in t r igues  e t  du  po ids  des  fa i ts ;  i l  ex igea i t  une ana lyse  ob-

jec t i ve  e t  une écr i tu re  r igoureuse.

e s t h é t i q u e .

Le choix des sujets traduit  une double préoccupat"_ion, éthique et

Dans Faus t ina .  Gesprâch ûber  d ie  L iebe,  se  dess inent  les  l ignes

de fo rce  de  la  pensée mora le  de  l rau teur ;  réd igé  peqâvant  1e  roman Gaspard

Hauser ,  l tessa i  dénonce la  t tparesse d .u  coeur t t  e t  p roc la rne  que c tesE seu le -

ment  dans  l tamour  que t ' l rhomme peut  se  t rans former [  e t  é la rg i r  son  ê t re  jus -

q u ' à  s e s  " l i m i t e s  i d é a l e s "  ( 4 ) .

Die l , funst der Erzâhlung représente le premier stade drune réf lexion

sur  les  techn igues  du  réc i t  e t  sur  le  mét ie r  d 'écr iva in .  Se lon  l ^ lassermann,

le  nar ra teur  do i t  rechercher  "1 'harmon ie  en t re  la  mat iè re  e t  la  fo rme"  (5 ) ,

i1  do i t  gagner  " la  conf iance du  lec teur 'en  lu i  p résenÈant  des  réc i ts  "c ré-

d ib les"  dont  l rac t ion  por te  en  e l le  sa  propre  "nécess i té " .  11  ne  saura i t  se

conten ter  de  susc i te r  r r l témot ion ,  la  tens ion  ou  l r in té rê t " ,  n i  de  t ranscr i re

d i rec tement  ses  expér iences  personne l les ,  car  les  données bru tes  du  rée l

doivent être " transf igurées par 1rart" .  Dans cetLe étude où Wassermann dénon-

ce  ses  propres  dé fau ts ,  on  reconnaî t ,  ne t tement  les  leçons  e t  les  conse i ls  de

Hofmannsthal et  de Heimann.

( l )  Unterha l tungen ûber  e in  neues  Buch.

( 2 )  D i a l o g  m i t  G o e t h e .

( 3 )  A  W a s s e r m a n n ,  2 8 . I I . 1 9 O 8 ,  i n é d i t ,

( 4 )  L e b e n s d i e n s t ,  p .  4 7 1 .

Dehmel-ArchivrD 3117 .

( 5 )  l b i d . r  p .  5 5 3  s q .
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Ltessa i  su ivant ,  Der  L i te ra t .  Mythos  und Persôn l ichke i t ,  semble

avo i r  fa i t  l tob je t  d fun  éehange d ' idées  avec  Th.  Mann ( l ) re t  on  se  souv ien t

que Ri lke, rencontré à Rorne au pr intemps l9lO, avait  aidé Wassermann à pré-

c iser  sa  pensée.  l Jassermann s r in te r roge ic i  sur  la  psycho log ie  e t  sur  la  s i -

tua t ion  de  l ra r t i s te  c réa teur .  11  le  fa i t  de  rnan iè re  ind i rec te ,  en  t raçant

le  por t ra i t  de  ce  qu tun  vér i tab le  a r t i s te  ne  do i t  pas  ê t re  :  un  L i t té ra teur .

Le  l i t té ra teur  se  présente  à  nous  sous  p lus ieurs  v isages .  11  peut  ê t re  un

d i le t tan te  pour  qu i  l ra r t  es t  un  d iver t i ssement  e t  une " réa l i té  ex té r ieure"

à  laque l le  ne  le  l ie  aucune "nécess i té " ,  un  psycho logue qu i -_veut  tou t  exp l i -

quer par le raisonnement et par une observat ion natural iste qui ne lui  permet

pas  dra l le r  au-de là  de  la  sur face  des  choses .  11  peut  ê t re  un  t r ibun  sans

cesse pr is  au  p iège des  mots  e t  des  modes,  gu i  ne  peut  espérer  exercer  sur

les  hommes une ac t ion  durab le ,  un  be1 espr i t  gâ té  par  l rex is tence,  qu i  re -

t ien t  seu lemenÈ ce  qu i  f la t te  sa  van i té  e t  ses  goûts ,  un  faux  aPôt re  en f inT

gu i ,  au  l ieu  de  se  meÈt re  humblement  au  serv ice  d tune idée,  é r ige  en  sys tème

sa propre  pensée e t  se  condamne au fanat isme,  Cet te  mu l t ip l i c i té  des  v isages

d iss imu le  en  réa l i té ,  se lon  Wassermann,  des  t ra i ts  de  carac t .è re  fondamentaux

qu i  se  re t rouvent  chez  tous  les  l i t té ra teurs ,  que l le  que so i t  la  ca tégor ie  à

laque l le  i l - s  appar t iennent .  Le  l i t té ra teur ,  c res t  1 'homme sans  aPpar tenance

et  sans  a t tache.  Pr isonn ier  de  sa  propre  sphère ,  i l  esÈ "coupé de  la  soc ié té" ,

de  la  t rad i t ion  e t  du  mythe ,  l tespr i t  fê te  en  lu i  son  t r iomphe e t  les  fo rces

du coeur  sont  é tou f fées .  t 'L thomme créa teur r ' ,  le  vér i tab le  a r t i s te '  au  cont ra i -

re ,  se  soumeË à  l ra r t  avec  humi l i té  ;  i l  essa ie  de  comprendre  Par  le  coeur  eÈ

par l t intui t ion tout ce qui est humain, i l  veuÈ vivre au rni l ieu des hommes et

exercer  sur  eux  une ac t ion  durab le .  11  pu ise  dans  l th is to i re  e t  dans  les  t ra -

d i t ions  de  son peup le .  avec  leque l  i l  fa i t  corps ,  la  mat iè re  de  son ar t .

Ltcteuvre narrat ive que I^Iassermann

la  marque de  ce t te  ré f lex ion  théor ique.  E l le

cohérence que ce l le  de  la  pér iode précédente .

Certes, nous trouvons toujours des romans de grand formaÈr comme

c o m P o s e  e n t r e  1 9 0 6  e t  l 9 l 4  p o r t e

présente  p lus  de  conc is ion  e t  de

( l )  C f .  T h .  M a n n  à  H .  M a n n  I 2 . X I I . l 9 O 9 ,  i n  T h .  M a n n - H .
1 'épogue Th.  Mann s r in te r rogea i t  sur  des  prob lèmes

eÈ env isagea i t  d técr i re  un  essa i l  Ge is t  und Kunst ,
pensée.

Mann,  Br ie fwechse l .  A
à peu près semblables
qui aurai t ,  résumé sa
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Gaspard Hauser,  ou Le Bonhosme aux Oies, mais les réci ts plus brefs et les

nouvel les dominent.  On note égalernent une dispersion moins grande dans le

choix des sujets.  A prenière vue, l r lassermann semble toujours hésiter entre

les sujets hisÈoriques, cortrne dans Die Schwestern, et  les thèmes contempo-

ra ins ,  comme dans Erw in  Re iner .  Ma is  les  réc i ts  qu t i l  t i re  de  l - rh is to i re  ou

des  anna les  jud ic ia i res  ( l )  cons t i tuent  essent ie l lement  des  exerc ices  qu t i l

s t impose pour  rna î t r i ser  la  fo rme;  i l  ne  les  cons idère  pas  conme des  oeuvres

fondanenta les  ;  i l  s 'en  exp l ique dès  1906 dans  sa  cor respondance avec  R.

Dehmel

A propos  du  recue i l  de  nouve l lesDie  Schwestern ,  Dehmel  lu i  ava i t

reproché sa  fu i te  dans  le  passé,  sa  vo lon té  de  se  re t rancher  dans  les  "case-

mates  romant iques  de  l rh is to i re"  e t  son  goût  pour  1ès  "an t iqu i tés  mor tes"

qui ne pouvaient gue lrégarer sur des "chemins détournés et sur de fausses

routes"  (2 ) .  Dans sa  réponse (3 ) ,  Wassermann a f f i rme qut i l  renoncera  un  jour

aux  "an t iqu i tés" ,  ma is  que ce  dé tour  par  I th is to i re  é ta i t  une é tape nécessa i -

re .  11  reconnaî t  que les  cont ra in tes  imposées par  ces  su je ts  l i rn i tés  lu i  on t

é t é  s a l u t a i r e s  :

" J t a i  c o n s c i e n c e ' j  é e r i t - i l r l r q u e  1 e s  " h i s t o i r e s "  n r o n t  é t é  e n  f  i n

de  compte  que des  pré tex tes  e t  la  poss ib i l iÈé  drun  épanou issement  ;  j tespère

qutun  jour ,  lo rsque j  raura i  a t te in t  une matur i té  e t  une hauteur  de  vue su f f i -

santes les Èhèmes modernes me fourniront un domaine où je pourrai  évo-

luer  auss i  l ib remenÈr ' .

Car  c res t  au tour  de  ces  thèmes modernes  gur i l  veuÈ désormais  o r -

gan iser  sa  produc t ion .  Pour  la  p remière  fo is ,  un  grand desse in  s rébauche pour

son oeuvre .  Peu à  peu s ré labore  le  p lan  d tune f resque qu i  do i t  lu i  permet t re

de décr i re  "son époque e t  ses  contempora ins" .  En l9 l2  ce  p lan  appara î t  avec

plus de netteté ;  Wassermann considère alors LrHomme de quarante Ans corune

le premier volume drun cycle de douze romans dans lesquels i l  veut " f igurer

( l )  Comme dans D ie  Schwestern ,  Der  go ldene Sp iege l ,
und Begebenheiten

( 2 )  9 . I X . 1 9 0 6 ,  i n é d i t ,  D e h m e l - A r c h i v , B  4 4 0 .

(3 )  7 .X .1906,  inéd i t ,  HaEhqurg ,  ! [  50 .

et DeuÈsche Charaktere
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tou te  la  soc ié té  moderne,  tou te  I tA l lemagne d fau jourd thu i ,  son  deven i r  e t

son ex is tence présente t r .

Le projet étai t  peut-être ambit ieux, mais i l  prouve que l , lasser-

mann échappa i t  à  la  d ispers ion  de  ses  débuts  e t  qu ' i I  s ré leva i t  à  une v is ion

dtensemble  de  sa  produc t ion .  E t  en  e f fe t ,  de  Gaspard  Hauser  au  Bonhomme aux

Oies ,  i l  y  a  b ien  cont inu i té  dans  I t insp i ra t ion ;  chaque roman se  présente

c o f l r m e  u n e  p a r t i e  d e  l a  f r e s q u e  p r o j e t é e , : 1 r é p o q u e  d e  l 8 3 0 r  l a  g u e r r e  d e  1 8 7 0 ,

1 'è re  b ismarck ienne e t  le  tournant  du  s ièc Ie  cons t i tuent  la  to i le  de  fond

de ces  l i v res  ( l )  qu i  veu len t  res t i tuer  70  ans  de  v ie  a l lemand,e .

Le  cho ix  de  su je ts  a l lemands e t  con tempora ins  Atà i t  auss i  en  accord

avec  d tau t res  ex igences  que Wassermann fo rmula i t  dans  ses  essa is .  En racon-

tan t  1 'h is to i re  de  Gaspard  Hauser  e t  en  décr ivan t  la  soc ié té  a l lemande,  i l

ava i t  cer ta inement  consc ience drê t re  ce t  "hornme créa teur ' r ,  ce t  a r t i s te  qu i

se nourr i t  des tradi t ions et des mythes de son pays et non pas un l i t térateur

sans  rac ines .  En ou t re ,  la  concept ion  de  I ta r t i s te  humblement  ins ta l lé  parmi

les hommes se trouve i l lustrée dans le dernier roman écr i t  pvant la guerre,

Le Bonhomme aux Oies :  Daniel  Nothaff t ,  musicien aux aspiraÈions proméEhéen-

nes '  s tassag i t  peu à  peu jusqurà  accepter  de  v iv re  au  mi l ieu  de  ses  semblab les

q u ' i l  a  j u s q u e  1 à  m é p r i s é s .

Les  oeuvres  de  ce t te  pér iode se  d is t inguent  auss i  des  romans pré-

cédents  par  la  re la t i ve  fac i l i té  avec  laque l le  e l les  on t  é té  composées.  Dans

ce domaine, on constate également le reÈour à une relat ive harmonie

Jusque 1à I , lassermann avait  connu des époques de créat ion intense,

mais rarement i l  avait  t raversé de longues périodes de calme qui auraient per-

mis un travai l  suivi  et  harmonieux. 11 avait  connu des états de cr ise durant

lesque ls  les  v is ions  s t imposa ien t  avec  une v io lence ex t rême e t  des  pér iodes

de sécheresse où  l toeuvre  se  déroba i t .  La  c réa t ion  l i t té ra i re  s réÈa i t  p resque

tou jours  accompagnée d 'une to r tu re  mora le ,  psycho log ique e t  même phys ique.  I l

a r r i va i t  souvent  que tou t  un  chap i t re  pén ib lement  éd i f ié  s técrou lâ t ,  conme en

l9O4 pendant la rédact ion de Gaspard Hauser :

"J ta i  dû  abandonner  le  p ro je t  G.H,  après  avo i r  écr i t  env i ron  douze

fo is  Le  début ,  lO0 pages pour  en  ob ten i r  t5  !  J 'a i  poursu iv i  un  fan tôme en

(l)  Gaspard Hauser,  LrHororne de quarante Ans, Le Bonhonrne aux Oies, Erwin Reiner
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suppor tan t  les  p i res  to r tu resr '  ( l ) .

De tel les noÈations sont beaucoup plus rares après 1906. On note

a lo rs  une p lus  g rande fac i l i té  d récr i tu re  e t  une p lus  g rande sa t is fac t ion

quand le terme est at teint .

Cres t  la  genèse de  Gaspard  Hauser  qu i  nous  rense igne Le  mieux  sur

le  compor tement  de  l tau teur  aux  pr ises  avec  les  d i f f i cu l tés  de  la  c réa t ion .

Dans la  genèse de  ce  roman/on d is t ingue c la i renent  deux  pér iodes .  Ent re  1900,

année où  i l .  conço i t  son  pro je t ,  e t  19O5,  I . lassermann cherche sa  vo ie ,  i l  réu-

ni t  la documentat ion nécessaire au cours de plusieurs voyage.s à Nuremberg et

à  Ansbach,  i l  éc r iÈ  que lques  chap i t res  sans  grand succès .  Pu is  en  l9O5 le

sujeÈ prend sa forme déf ini t ive. I . Iassermann connaît  encore des moments où

son travai l  est brusquement interrompu. Par exemple i l  a raconté dans Mein

weg (2 )  les  d i f f i cu l tés  de  l rau tomne 1906:  i l  ava i t  dû  a lo rs  abandonner  son

manuscri t  parce qut i l  ne parvenaiÈ pas à donner corps au personnage de Clara

von Kannawurf qui  devait  justemenË intervenir  dans le roman. 11 fut  t i ré de

son embarrâs pârrzune correspondante, admiratr ice fervente du pauvre Gaspard,

qu t i l  renconËra  à  Nuremberg  le  23  oc tobre  (3 ) .  C la ra  von Ende,  personnage

r é e l , l u i  f o u r n i t  l e  n o d è l e  v i v a n t  q u ' i l  r e c h e r c h a i È ,  e l l e  l u i  p e r m i t  d e

dessiner le personnage de Clara von Kannawurf et  de reprendre 1e f i l  de sa

rédact ion. Deux jours après cette rencontre décisive de Nuremberg, I^ lassermann

é c r i t  :

"Je  su is  en f in  - je  d is  b ien ' ren f in " -  a r r i vé  à  la  page l7O de rnon

manuscri t ,  cela à une résonance comique, mais tu en comprendras la signi f i -

ca t ion  s i  tu  Èe souv iens  que durant  les  c inq  dern iè res  semaines  j "  o ta i ' fa i t

r ien  d fau t re  que de  recommencer  sans  cesse les  pages 16 l  à  169"  (4 ) .

A part i r  de 1à, commence une période de créat ion excepÈionnel le.

De Nuremberg, l lassermann se rend à Berl in où Heimann se déclare t ' ravi"  duroman;

(  I  )  . i t .  K a r l w e i s ,  o p .  c i t .  ,  p .  1 5 8 ,

(2) l ' le in l . leg, p.  77 sq.

(3) Ce détai l  romanesque a êté souvent exploi té par ceux qui dénient
vre de ! , Iassermann la valeur '  drun document histor ique.

( 4 )  A  J .  S p e y e r  .  2 8 . '  l o ,  1 9 0 6 ,  c i t .  . 1 .  S p e y e r ,  o p .  c i t . ,  P . '  9 3 .

au  l i -
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céla tul ,  dormà-une "nouvel le conf iance et une plus grande sûreté" ( l ) .  Les

obs tac les  semblen t  levés ,  les  chap i t res  s ra jou ten t  aux  chap i t res .  Quat re  mois

p lus  ta rd ,  le  14  mars  l9O7,  la  rédac t ion  du  roman es t  te rminée.

Quand on sait  quels tourments et quels déchirements ont coûté à

leur auteur des oeuvres corrne Le Moloch ou Alexandre à Babylone, cette déter-

mina t ion  e t  ce t te  a isance re la t i ves  témoignent  d fune amél io ra t ion  appréc iab le .

Cet  équ i l ib re  fac i l i te ra  Ia  rédac t ion  des  romans su ivants ,  ma is  i l  sera  t rès

gravement perturbé par la guerre et l r lassermann le retrouvera rarement dans

la  su i te  de  sa  car r iè re .  Pour  I ' i ns tan t r i l  lu i  permet  de  cons t ru i re  unê oeuvre

qu i  a f fe rmi t  f  i rnage qu ton  se  fa i t  de  lu i  dans  les  mi l ieux  l i t té ra i res  e t  con :

so l ide  ses  pos i t ions  drécr iva in .  Après  Ia  percée réa l i sée  au  tournant  du  s iè -

c le  e t  les  années de  sÈagnat ion  qu i  ava ien t  su iv i ,  i l  deva i t  en  e f fe t  apporÈer

de nouve l les  p reuves  de  son ta len t .  Pa t iemment  i l  s res t  consacré  à  ce t te  tâche.

Les  l i v res  qu ' i l  a  pub l iés  à  par t i r  de  19O6 ava ien t  de  quo i  in té res-

ser  non seu lement  un  vas te  pub l i c ,  ma is  auss i  des  lec teurs  aver t i s  e t  ex igeants .

Parmi  tou tes  1es  nouve l les  écr i tes  a lo rs ,  ce l les  qu t i l  a  rassemblées

sous  le  t i t re  D ie  Schwestern  sont  les  mei l leures .  Wassermann t race  le  por t ra i t

de trois femmes hors du coi l f lun; di f férentes par leur or igine et leur apparte-

nance soc ia le ,  ma is  t t soeurs t t  par  Ie  carac tère .  En chacune dre l les ,  la  pu issan-

ce  d ' imag ina t ion  se  t rouve hyper t roph iée ,  e l les  perdent  tou tes  t ro is  le  sens

du rée l  e t  do ivenÈ le  payer  de  leur  v ie .  Qut i l  raconte  l tex is tence tumul tueuse

de la  mère  de  Char les  Qu in t ,  l rh is to i re  de  Sara  Malco lm,  modeste  servante

londonienne qui accepÈe le nartyre plutôt que de renoncer à son rêve dtamour,

ou  encore  1 'égarement  de  C lar issa  Mi rabe l  qu i ,  par  son faux  témoignage,  con-

du i t  à  sa  per te  l rhomme qufe l le  a ime,  h lassermann sa i t .  fa i re  v iv re  des  person-

nages é t ranges ,  aux  l im i tes  impréc ises  du  rêve  e t  de  Ia  fo l ie .  11  es t  hab i le

à  c réer  des  a tmosphères ,  à  dépe indre ,  dans  C lar issa  Mi rabe l ,  l rhys tér ie  co l -

lec t i ve  qu i  s te rnpare  d tune pe t i te  v i l l -e  f rança ise  (2 ) .  Ces  t ro is  réc i ts ,  cen-

trés sur des événements except ionnels,  présentent des personnages peu nonbreux,

( l )  I b i d . 4 . l l . 1 9 0 6 ,  p .  9 7 .

(2 )  Wassermann s r insp i re  i c i  de  I 'a f fa i re  Fua ldès ,  une des  grandes én igmes
cr in ine l les  f rança ises .  L rac t ion  se  s i tue  après  Water loo ,  à  Rodez.  Au
cours des excès de la Terreur blanche conduite par les 'ul t ras roya-
l i s tes  cont re  les  bonapar t i s tes ,  âs t  perpé t ré  l tassass ina t  d tun  anc ien
procureur impérial ,  Antoine Fualdès.
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engagés dans un conf l i t  v iolent qui  inverse le cours de leur dest inée. I ls

ne ret iennent des sources que lressent iel  et  const i tuent une i l l -ustrat ion

intéressante du genre de la nouvel le.

Comparé aux nouvel les. bien structurées et écr i tes avec soin,

mais l imitées dans leur contenu et dans leur signi f icat ion, GasPard Hauser ou

la Paresse du Coeur est une oeuvre de grande envergure. l , lassermann a consacré

tou te  son énerg ie  à  ce  pro je t  qu i ,  a f f i rme- t - i1 ,  lu i  tena i t  à  coeur  dePu is

l tâge de  17  ans .  Le  l i v re  p résente  une maÈière  abondante  où  se  rG len t  les

souvenirs anciens de l tenfance franconienne, 1es données histor iques rassem-

blées grâce à un long travai l  de recherche aux archives de hurenberg et d 'Ans-

bach e t  tou tes  les  idées  mora les  qu i  peu à  peu se  sont  c r i s ta l l i sées  au tour

du mythe du pauvre Gaspard. Le sujet correspondait  aux préoccupat ions et au

tempérament de l rauteur.  CetÈe histoire énigmatique offrai t  à un romancier

conme lr lassermann des possibi l i tés i l l imitées ;  des perspect ives romanesques

se dess ina ienÈ,  les  ép ïsodeseL les  personnages pouva ien t  ê t re  var iés  à  l t in f i -

n i .  Le  réc i t  pouva i t  deven i r  le  supporË drune idée qu i  cons t i tua i t  le  cent re

de sa  ré f lex ion  mora le  :  1a  paresse du  coeur .  Aux  imper fec t ions  de  la  soc ié té

humaine i l  opposait  une âme vierge pour démontrer que les hormtes sont insen-

s i b l e s  à  l t i n n o c e n c e  e È  à  l a  p u r e t é .

Beaucoup d fau t res  vo ies  s ro f f ra ien t  à  sa  ré f lex ion .  Gaspard  Hauser ,

I to rphe l in ,  é ta i t  un  personnage dans  leque l  i l  se  reconna issa i t  uu  peu lu i -

même.  Cré ta i t  auss i  l rhomme manipu lé ,  sacr i f ié  aux  ca lcu ls  mach iavé l iques  de

la  po l i t ique  ;  c té ta i t  l tê t re  humain  dont  Ia  consc ience n té ta iL  Pas  encore

éve i l lée  eÈ qu i  deva i t  fa i re  l rob je t  d rune éducat ion  a t tenÈive .  Gaspard  Hauser

in té ressa i t  donc  tou t  à  la  fo is  le  romanc ier ,  le  mora l i s te  e t  le  pédagogue.

On trouvera sans douÈe dans le l ivre bien des détai ls romanesques

et les histor iens ntauronÈ aucun maL à démontrer que $lassermann en prend à

son a ise  avec  les  sources  qu ' i l  u t i l i se  ( l ) .  Ma is  i l  fau t  p rendre  le  roman

pour  ce  qur iL  es t ,  c res t -à -d i re  non pas  pour  une é tude h is to r ique au  sens

s t r i c t  du  te rme,  ma is  pour  une v is ion  personne l le  de  la  des t inée de  l ren fan t

trouvé de Nuremberg. Dtaucuns prétendront que les rnult ip les aspects de I toeu-

v re  sont  cont rad icÈo i res  e t  qur i l  conv ien t  de  cho is i r  en t re  le  nyËhe e t

de notre travai l  les remarques sur les sour-
sont  u t i l i sées ,  l l t r ,P  .  52O.

( l )  V o i r  d a n s
c e s  e t  l a

la deuxième part te
manière dont el les
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l th is to i re .  Nous es t imons pour  no t re  par t  que le  roman mér i te  d tê t re  aecepté

te l  qur i l  es t .  Sous  son t r ip le  aspèc t  de  chron ique,  de  conte  merve i l leux  eÈ

de plaidoyer moral i l  const i tue un réci t  r iche et capt ivant dont l ract ion

complexe es t  condu i te  avec  une indén iab le  v i r tuos iÈé.  11  res te  un  des  ne i l -

leurs témoignages de la sensibi l - i té de I . lassermann dont on retrouve ic i  le

goût pour le réci t  romanesgue et les préoccupat ions humanitaires.

A  la  paru t ion  du  roman,  le  g rand pub l ic ,  les  mi l ieux  l i t té ra i res

e t  la  c r i t ique  on t  réag i  de  façons  d iverses .

Dans le grand publ icrpas de grand succès immédiat.  Aussi longtemps

q u e  l e  l i v r e  f u t  é d i t é p a r  l a  D . V . A . ,  c r e s t - à - d i r e  j u s q u ' e n " l 9 l l ,  s a  d i f f u s i o n

resta l imitée. Les t i rages augmentèrent ensuite considérablement quand i1 fut

conf ié à la l ibrair ie Fischer,  Ie roman devint même alors une manière de

best-se1ler et son succès populaire fut  incontestable comme pouvaient 1e

La isser  p révo i r  sa  mat iè re  e t  sa  fo rme.

Quant  à  la  c r i t ique ,  e1 le  n ta  pas  é té  un iquemenË négat ive .  Les

attagues dont srest plaint  t rùassermann dans Mein, I ,Jeg ( l )  touchaient moins à

la  va leur  l i t té ra i re  de  l toeuvre  qu taux  idées  que Lrau teur  y  dé fenda i t .

En faisanÈ sienne la thèse de la naissance pr incière de Gaspard

Hauser,  l , lassermann avait  ravivé une dangereuse polémique qui ne s 'étai t  ja-

mais  to ta lemenÈ é te in te  depu is  la  morÈ de  l ro rphe l in  de  Nuremberg ,  75  ans

p lus  tô t .  Les  tenants  de  la  thèse de  l t imposture  répond i ren t  par  une v io len te

campagne de  presse à  ce t te  tenËat ive  de  réhab i l i ta t ion  e t  mu l t ip l iè ren t  les

a t taques ,  en  par t i cu l ie r  dans  la  l { iener  Fre ie  Presse.

! , Iassermann fut af fecté au plus haut point par cette polémique et

les jugements élogieux des mi l- ieux l i t téraires ne furent pas pour lui  une

compensat ion suff isante. Pourtant,  conme i I  le constate dans une let t . re à

S.  F ischer ,  son  roman fu t  appréc ié  de  son en tourage :

f 'Rarement une amit ié et une approbat ion aussi unanimes mront été

témoignées par ceux qui comptent pour moi" (2).

En plus des impressions favorables de Fischer et de Heinuann, on

peut retenir  les études consacrées à Gaspard Hauser par Th. Mann (3) et

( l )  Ù I e i n  l l e g , . o .  7 8 - 7 9

( 2 )  l O . I X . l 9 O 8 ,  i n é d i t ,  M a r b a c h r 6 4  I

Miinchner Neueste Nachrichten,

I 88

In
P .

(3 ) ci t .  in Th. Mann, Gesarrnelte Werke X,
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Konrad Weip ( l ) .  El les prouvent que le roman fut perçu conme une ét,ape

portante dans la carr ière de Wassermann.

Pour Th. Mann, [ , Iassermann étai t  jusque 1à essent iel lement " le

conteur franconien" qui stétai t  fai t  un nom avec les Jui fs de Zirndorf ,

mais semblaiÈ ne pas avoir  donné encore toute la mesure de son talent :

"Le conteur franconien a réal isé une oeuvre dtune grave et grande

beauté qui représente un sotrmet de sa product ion et même une heureuse réus-

s i È e ,  c a r  i l  e s t  r a r e  d e  v o i r  m a t i è r e  e È  t a l e n t  c o i n c i d e r  d e  l a  s o r t e ; b r e f ,

c tes t  une v ic to i re  pour  ce t  au teur  qu i  asp i re  aux  sommets .  CtesÈ à  pe ine  s i

je  conna is  un  l i v re  récent  qu i  fasse  une te l le  impress ion  d"harmon ie ,  de

s û r e t é ,  d e  d i g n i t é  e t  d e  p l é n i t u d e  a r t i s t i q u e s  . . . "  S r i n t e r r o g , e a n t  s u r  l e s

ra isons  de  ce  succès ,  Th .  Mann 1es  découvre  dans  ce t te  "app l i ca t ionn dont

trùassermann a fai t  preuve "à longueur dtannées" pour maîtr iser son style eÈ

sa technique de romancier.

K .  I , le ip  rappe l le  que,  de  son propre  aveu,  " l tau teur  de  Renate

Fuchs ( D Éte dédaigne pas à l toccasion ' run bon roman populaire ou un bon

roman po l i c ie r "  e t  qur i l  es t  p rê t  à  r i va l i ser  avec  "n t iu rpor te  que l le  conc ie r -

ge t ' ,  parce  que ces  ' rh is to i res t '  Lu i  appor ten t  des  "documents  de  la  v ie "  (3 ) .

Son souha i t ,  comme ce lu i  de  tous  les  écr iva ins  modernes ,  es t  d tavo i r  par t  à

. 1 r e x i s t e n c e  d o n Ë  i l  e s t  c o u p é .  P a r  l e  b i a i s  d e  l r a r t ,  P a r  s e s  " s o u r c e s " ,

par  les  mot i fs  e t  les  thèmes qu t i l  t ra i te ,  i l  recherche ce t te  "p rox imi té  du

monde"  qu i  lu i  fa i t  dé fau t  dans  la  réa l i té .

Se lon  K.  I ^ Ie ip ,  ce la  exp l ique " le  fo r t  con tenu de  mat iè re"  des

romans de  l ^ lassermann,  le  t t rô le  b ru ta l r t  qu ty  jouent  t t les  événements  e t  l rex -

pér ience" .  Dans la  man ière  dont  i l  t ra i te  " les  fa i ts " ,  Wassermann lu i  appara î t

conme un auteur représentat i f  de sa générat ion.

1m-

( l )  J .  l l assermann,  in  Hoch land
Aue il t^lAtr-fut lorlgtemps

6 ,  I I ,  l 9 o 8 / 1 9 0 9 ,  p .  4 7 7 - 8 2 .  L e  p o è t e  c a t h o l i -
rédacteur de Ia revue Hochland.

(2) I l  est s igni f icat i f  que K. Weip rattache comme Th. Mann le nom de l , Iasser-
mann à une des toutes premières oeuvres. Jusque 1à Wassermann étai t  connu
essent iel lement par les deux romans Les Jui fs de Zirndorf  et  Renate Fuchs.
Entre ces deux oeuvres et Gaspard Ha@i.n-a.toÏI-sGf
comme une écl ipse.

(3) X. I , le ip s 'e réfère à la réponse de Wassermann à une enquête de Hugo Hel ler,
Vom Lesen von guten BÛchern, [ ' lassernann parle de 'Kolportage - und
DEE-ktivromane.
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Les na tura l i s tes  t rava i l la ien t ,  d i t - i l ,  avec  t t la  ra ison t t ,  i l s

prat iquaient une analyse inplacable des fai ts,  et  se complaisaient à les

d isséquer .  L récr iva in  de  la  nouve l le  généra t ion  se  rné f ie  de  la  f ro ideur  du

raisonnement,  i l  fa i t  davantage conf iance au t tsent inent".  Sachant que tout

n fes t  pas  exp l i cab le ,  i l  esÈ le  témoin  qu i  rend.  coupte  de  ce  qu i  se  produ i t .

On le voi t  donc accompagner ses personnages, plonger au "coeur de leur monde"

e t  s e  l a i s s e r  e m p o r t e r  p a r  l e u r  d e s t i n é e  q u t i l  p a r t a g e ,  p l u t ô t  q u e  d e ' s t i n -

terroger inuÈi lement sur les causes de ce qui leur advient.  Ainsi  l , lassermann

accompagne son héros ,  i l  par t i c ipe  à  t .ou tes  les  pér ipé t ies  de  son ex is tence l

par le "sent iment" i l  se place au coeur de son univers pour nous suggérer

ses  ango isses ,  sa  v ie  psycho log ique.

Dans l tespr i t  de  K.  WeiB,  t rùassermann esÈ sans  doute  un  réprésen-

tant de ee qut i l  esÈ convenu dtappeler le mouvemenÈ "néo-romantique" qui

re fuse  les  démonst ra t ions  t rop  l inp ides  du  na tura l i sme,  Ies  exp l i ca t ions

déf in i t i ves  par  le  dé termin isme soc ia l  ou  l f in f luence du  mi l ieu .  Comme les
ttnéo-romantiques",  l lassermann est convaincu qut i l  existe dans l fhomme des

zones obscures r  gu€ les mécanismes profonds de la vie psychologique nous res-

ten t  cachés .  11  cons ta te  l rex is tence de  ce  mystère  e t  nous  res t i tue  ce  gu i

e s t  v i s i b l e  o ù  c e  q u ' i l  p e u t  d e v i n e r  p a r  l t i n t u i t i o n ,  c t e s t - à - d i r e  l e  c o m -

por tement  e t  1e  cheminement  souvent  dérou tan ts  de  ses  personnages,  l t i t i né-

raire énigmatique de Gaspard Hauser.

Les  deux  romans su ivants ,  Les  Masques d tErw in  Re iner  ( l )  e t

I . rHouune de quaranÈe Ans, ne présentent pas les mêmes qual i tés l i t téraires

que Gaspard Hauser,  i ls const i tuent cependant deux études psychologiques in-

t é r e s s a n t e s .

Le personnage dtErwin Reiner,  jeune bourgeois viennois éLevé dans

le  luxe  e t  la  fac i l i té ,  deva i t  permet t re  à  l tau teur  de  dénoncer  la  cor rupÈion

mora le  qu t i l  c roya i t  déce le r  dans  la  jeune généra t ion .  Erw in  Re iner  ne  con-

naî t  que le  ca lcu l  f ro id ,  la  quête  du  p la is i r ,  i l  fou le  aux  p ieds  tou tes  les

v a l e u r s ,  n e  r e s p e c t a n t  n i  l r a r n i t i é ,  n i  I t i n n o c e n c e ;  a p r è s  a v o i r  s é d u i t

(  I  )  c f . .  supra  ,  p .  I  l8 ,  nore  (3 )  .
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Virginie, la f iancée de son ami,  i l  se sendemnê lui-même à la ruine morale

e t  à  l ranéant issement  phys ique ( l ) .  L fHonme de quarante tns  décr i t  le  dé-

sarroi  sent imental  eÈ psychologique drun horrme au tournant décisi f  de la

v ie .  Sy lvesÈer  von Er f f t ,  égocent r i s te  gâ té  par  I tex is tence,  t raverse  une

crise au terme de laquel le i l  peut reprendre sur des bases nouvel les sa vie

fami l ia le  e t  personne l le

Dans ces deux l ivres, I . r lassermann poursuit  sa cr i t ique de la socié-

té  bourgeo ise  e t  a r is tocra t iqueS,  i1  appor te ,  con formément  à  son desse in ,  des

é1éments nouveaux à sa descript ion du monde germanique. Mais on lui  reproche-

ra  un  sch6mat isme excess i f  dans  1a  présentaÈ ion  des  d i f fé r "n t "s  c lasses  so-

c ia les  e t  le  goût  des  pér ipé t ies .  La  soc ié té  es t  décr i te  se lon  la  techn ique

du I 'noir  et  blanc",  les égarerrents de SylvesÈer von Erf f t  donnent trop sou-

vent  l ieu  à  la  mu l t ip l i ca t ion  des  escapades romanesques.  Cfes t  le  dénouement

de t rHomme de quarante  Ans  qu i  cons t i tue  le  ne i l leur  passage de  ces  réc i ts .

Inlassermann y introduit  le rnoÈif  de la guerre, obstacle décisi f  auquel 1es

personnages sont confrontés eÈ face auquel i ls ldoivent donner la vér i table

mesure dteux-mêmes. Jusque 1à Sylvester von Erf f t  a mené une vie superf i -

c i e l l e  q u i  n e  I t a  c o n d u i t  q u t à  l r e n n u i  e t  à  l t i s o l e m e n t .  L r e n t h o u s i a s m e  P o -

pulaire que soulève la guerre de l87O et les combats sur le front redonnent

un  sens  à  son ex is tence e t  res taurent  les  vér i tab les  va leurs .  Th .  Mann a  é té

sensible à ce rnot i f .  ImmédiaÈement après avoir  lu le roman, i l  a tenu à fél i -

c i ter I^ lassermann qui,  af f i rme-Ë-i l - ,  présente la guerre "avec sérénité et

grandeur",  conme "une cr ise puri f icatr ice",  conme le grand tr ibunal qui  " juge

les égarements humains" (2).  Ainsi ,  un an à peine avant le déclenchement de

1a première  guer re  mond ia le ,  t tassermann épousa i t  la  sens ib i l i té  de  son temps

et exprimait" l -es appréhensions confuses drune générat ion qui sentai t  venir

1a grande épreuve

( l )  Ce l i v re  a  susc i té  des  pr ises  de  pos i t ion  cont rad icÈo i res .  Loué par
,  Heimann, i l  a décLenché une polémique entre le cr i t ique l . t i l l i  Handl et

Inlassermann qui dut se défendre de l taccusat ion dt immoral i té eÈ de nihi-

l isme. Cf .  l . t .  I landl,  Bi i"h"t  d.r  V.."r" i f1rrg, in Die } , Ieue Rundsch?u 21,

1 9 1 0 ,  p .  8 5 5 - 5 9  e t  W a
R u n d s c h a u  2 1 ,  l 9 l O ,  p .  9 9 9 - l o o 2 .

(2) Th. Mann à Wassermann, inéditrMarbach' non catalogué.
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Erwin Reiner et LrHomne de quarante Ans ont sans doute été conçus

corrme des intermèdes ent.re deux oeuvres maîtresses, Gaspard Ha,user et Le Bon-

homre aux Oies. Ce dernier roman représenÈe dans la carr ière de Wassermann

un sormnet eomparable à celui  que const i tue Renate Fuchs.

L a  g e n è s e  s ' é t a l e  s u r  p l u s  d e  d e u x  a n s ,  à  p a r t i r  d e  1 r ê t ê  1 9 1 2 .

Ici  encore de longues recherches ont été nécessaires I  Wassermaun a rassem-

blé une abondanÈe documentat ion sur la biographie du poète Gott fr ied A. Bûr-

ger ,  donÈ i l  s tes t  insp i ré  pour  décr i re  les  débo i res  sent ime i r taux  e t  con ju -

gaux  de  son personnage cent ra l ,  Dan ie l  Notha f f t  ( l ) .  11  s tes t  in fo rmé sur

1es  ques t ions  touchant  à  la  mus ique e t  à  la  c réa t ion  *us ica ie  qu i  cons t i tuent

un  des  aspec ts  essent ie ls  de  son roman.  11  s res t  imposé p lus ieurs  voyages à

Nuremberg  e t  à  Eschenbach pour  v is i te r  les  l ieux  dans  lesque ls  i I  s i tua i t

son act ion. Comme pour Gaspard Hauser,  i l  a conduit  son travai l  avec déter-

mina t ion ;  p lus  que jamais r  l ' ac t i v i té  l i t té ra i re  s 'es t  imposée à  1u i  cour re

le  seu l  accompl issement  poss ib le ,  conme une t 'm iss ion"  qu i  ex ige  " l rengagement

d e  1 r ê 7 e  t o u t  e n t i e r t ' ,  p a r f o i s  " j u s q u t à  1 r é p u i s e m e n È "  ( 2 )  .

L toeuvre ,  r i che  e t  même luxur ian te ,  p résente  de  mul t ip les  aspec ts .

Le  Bonhomme aux  Oies  es t  d rabord  un  " roman de l ra r t i s te t ' ,  une  in te r rogat ion

sur  1 régocent r i sme du gén ie ,  sur  sa  s i tua t ion  dans  la  soc ié té  e t  sur  les  mys-

t è r e s  d e  l a  c r é a È i o n :  l r a r t i s t e  n e  v i t  q u e  p o u r  s o n  o e u v r e ,  i l  n é p r i s e  1 e

p e u p l e  q u i ,  d e  s o n  c ô t é ,  l e  r e j e t È e .  C e t t e  s i t u a t i o n  p e u t  e t  d o i t  ê t r e  d é p a s -

sée conme le  mont re ,  dans  le  dénouement ,  la  réconc i l ia t ion  du  gén ie  e t  de

l tun ivers  soc ia l .  L "  ro*an  de  l ra r t i sÈe se  doub le  tou t  na ture l lement  d run

" roman soc ia l " ,  d tune c r i t ique  des  fausses  va leurs  de  la  pe t i tè  bourgeo is ie

à  laque l le  le  mus ic ien  es t  con f ron té .  11  e  des  a f lu res  de ' " roman

h is to r ique"  qu i  fa i t  rev iv re  1e  Re ich  b ismarck ien ,  pu is  l tA l lemagne w i lhe lmi -

nienne en nous proposant ce que hlassermann appelai t  t 'e in charakter ist isches

St i i ck  b i i rger l i cher  deutscher  Gesch ich te ,  deutscher  Zus tânde um l9OO" (3 ) .

( l )  Wassermann a emprunté de nombreux éléurents à la biographie de G. A. Bi i r-

ger, .  On sait  quel le fut  l -a vie sent imentale du poète placé eDtre son épou-

se  Dore t te  Leonhard  e t  sa  be l le -soeur  Auguste  qu t i l  épousa après  1a  mor t

de sa femme et qui  mourut el le-même un an plus Èard. Bi i rger a célébré

dans ses  poés ies  sa  deux ième épouse sous  le  nom de Mol ly .  La  s i tua t ion

du héros de l , lassermann entre Gertrud et Lenore Jordan est comParable à

la sienne

( 2 )  A  A g n e s  U l m a n n ,  2 9 . I X . 1 9 1 3 ,  i n é d i t r M a r b a c h  r T 3  3 2 1 4 .

(3 )  Me in  Weg,  p .  87 .
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Le Bonhornme aux Oies est aussi  un t t roman populairerr  fortement ancré dans la

tradit ion franconienne et nurembergeoise. Wassermann y fai t  revivre la vi l le

de Nurenberg, Le menu peuple sur la pLace du marché et les bel les fontaines,

part icul ièremenÈ .cel le du Bonhorr,rne aux Oies ( l ) .  Crest aussi  une "histoire

romanesque" présentant une profusion de détai ls et  de péripét ies, un l ivre

animé dtune vie intense. dans lequel évoluent une mult i tude de personnages

p i È t o r e s q u e s .

L taceue i l  du  pub l ic  fu t  t rès  favorab le  e t  on  peut ,  à  ce t te  occa-

s ion  d iscerner  une par t ie  des  mécan ismes qu i  assura ien t  à  Wassermann sa  réus-

s i te .  Son roman é ta i t  fa i t  pour  in té resser  des  ca tégor ies  de ' lec teurs  t rès

la rges  e t  t rès  d iverses  ;  depu is  les  amateurs  d t in t r igues  amoureuses  e t  d rh is -

to i res  b ien  conÈées jusqutaux  lec teurs  por tés  à  la  ré f lex ion  sur  l ra r t  e t

sur  1a  soc ié té ,  en  passant  par  tous  ceux  qu i  s r in té ressa ien t  à  1 révocat ion

du monde al lemand et qui  étaienÈ sans doute nombreux en cette période de fer-

veur patr iot ique, chacun pouvait  t rouver son compÈe dans ce l ivre capt ivant

qu i  u t i l i sa i t  les  p rocédés t rad i t ionne ls  du  réc i t  sans  verser  dans  Ia  "Tr i -

v ia l l i te ra tu r "  eÈ qu i  ouvra i t  des  perspec t ives  de  ré f lex ion  sans  tomber  dans

l rabs t racÈ ion  n i .  dans  la  sécheresse.  Un tex te  de  Dôb l in  nous  permet  de  mieux

comprendre comment ce roman répondait  aux goûts de 1tépoque.

A propos de Die drei  Spri inge des l^Iang-Lun, publ ié en l9l5 cornme

Le Bonhonune aux  Oies ,  Dôb l in  écr i t  pour  exp l iquer  l r ind i f fé rence du  pub l ic  à

l tégard  de  son roman :

"La  vér i tab le  scène du  marché du  l i v re  é ta i t  occupée par  d rau t res

auteu ïs .  On t ra i ta i t  des  h is to i res  d ramour ,  des  h is to i res  con juga les  e t  des

h isÈo i res  c r im ine l les ,  on  fourn issa i t  beaucoup de  psycho log ie  e t  le  pub l i c

cult ivé aimait  aussi  quton lui  servît  de la cul ture dans le roman ;  on pré-

senta i t  des  ques t ions  ac tue l les ,  des  prob lènes  cu l tu re ls  avec  une nuance de

ph i losoph ie .  Cres t  la  dégénérescence du  roman vers  1e  feu i l le ton  e t  vers

1 ' e s s a y i s m e "  ( 2 )

( l )  Le$Gânsemânnchent l  statue qui orne une fontaine de Nurenberg, représente
un homme portant une oie sous chaque bras. Dans Le roman de Wassermann,
le menu peuple de Nuremberg attr ibue le surnom de Gânsemânnchen à D.
Nothaf f t ,  fa isan t  a ins i  a l rus ion  à  sa  v ie  sent imenta le .  A  la  f in  du  ro -
man,  le rGânsemânnchen 's tan ime e t  c res t  de  lu i  que D.  Notha f f t  reço iÈ  une
1eçon de  sagesse.

( 2 )  C : i t .  M e n d e l s s o h n ,  o p .  c i t . ,  p .  8 o 4 .
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Cet te  c i ta t ion  évoque drune man ière  assez  jus te  la  p roduc t ion

considérable du roman al lemand dans les années qui ont précédé la première

guerre mondiale, la diversi té de ses thèmes et aussi  son inégale qual i té.

On pense aux grands noms de TLr.  Mann, de Hesse, de Kafka et de Musi l - ,  mais

auss i  à 'd rauÈres  qu i  occupa ien t  à  1 répoque une pLace de  premier  p lan  dans

ce que Dôbl in appel le t ' le marché du l ivre" ;  on pense aux réci ts dtEui l

SËraup ou  de  C lara  V ieb ig ,  aux  recons t i tu t ions  h is to r iques  de  R icarda  Huch (1 ) ,

au Golem de Gustav Meyrink paru lui  aussi  en 1915, ou encore aux interroga-

t ions  re l ig ieuses  de  Stehr  (2 )  e t  de  Frenssen (3 ) ,  à  tous  ces  l i v res  qu i

p roposent  "des  ques t ions  ac tue l les  avec  une nuance de  ph i losoph ie" .  Cres t

l rêpoque où ,  t t servant  de  Ia  cu lÈure  dans  le  romant t ,  on  s r in te r roge sur  la

des t inée de  l ra r t i s te  (4 )  ou  sur  les  p rob lèmes de  1 'ense ignement  e t  de  1ré-

co le  (5 ) .  Dans l touvrage de  l . Iassermann qu i  es t  à  la  fo is  h is to i re  d f  amour ,

é tude psycho log ique,  l i v re  d t idées  on  re t rouve b ien  de  nu l t ip les  tendances

du ternps.

mi l ieux l - i , t téraires portèrent sur Le Bonhourne aux Oies des

nuancés que le grand publ ic.  Certains si tuèrent le roman au

le Vert  ou de Jean-Christophe (6) et O. Loerke lui-même écr i-

v i t  une ana lyse  é log ieuse (7 ) .  Ma is  d fau t res  c r i t iques  fu ren t  p lus  réservées  :

pour  Schn iÈz le r  (8 ) ,  t lassermann a  appor té  une nouve l le  p reuve de  ses  capac i t6s

( l )  D ie  Ver te id igung Roms, 19O6; Der Kampf um Rom r l9OT; Der GroFe Krieg in
Deutsch land ,1912.

(2 )  Dre i  Nâchte l 9 O 9 ;  H e i l i g e n h o f  , 1 9 1 8 .

( 3 )  l l i l L i g e n l e i ,  1 9 0 6 .

(4 )  c f .  Th .  Mann,  fon io  Krôger r l9O3;  Car l  Hauptmann,
F r .  H u c h , E n z i o ,  l 9 l  I '

E inhar t  der  Lâch le r ,  1907;

(5 )  e f .  Mus i l ,  D ie  Verwi r rungen des  Zôg l ings  Tôr less , l906;  Hesse,  Unterm Rad 1
l9O5;  H.  Mann,  Pro fessor  Unra t ,  1905.

( 6 )  L .  S t e r n b e r g ,  i n : D i e  R h e i n l a n d e  2 5 ,  1 9 1 5 ,  p .  3 8 8 .

Les

jugements pl-us

niveau de Henri

( 7 )  L i t e r a r i s c h e  A u f s â t z e  X X V I ,  1 2 ,  1 9 1 5 ,  p .  3 1 .

Dez .  1914 ,  i n
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de psycho logue e t  de  sa  na î t r i se  de  l ra r t  du  por t ra i t ,  na is  i l  es t  par fo is

débordé par  l r imag ina t ion  qu i  fa i t  par  a i l leurs  sa  fo rce ;  i l  nes le  t rop  sou-

c ieux  de  Lre f fe t  e t  du  dé ta i l  p i t to resque.  L ion  Feuchtwanger  ( t )  a  re t i ré

lui  aussi  de la lecture du l ivre une impression ambiguË. 11 note "une insuf-

f isance technique" qrt i  se manifeste dans des "effets de roûan de conciergett

(HinÈertreppeneffekte).  Mais i l  est ime également que le roûan a quelque

chose de  grand iose  qu i  le  "p lace  au-dessus  de  presque tou te  La  l i t té ra tu re

romanesque des dernières annéestt .

On pour ra i t  rappe ler  b ien  d tau t res  jugements ,  ce lu i  de  R.  Dehmel

(  2 )  par  exemple  qu i  qua l i f ie  le  dénouement  de  "p rob lémat ique" ,  ma is  les  p r i -

ses  de  pos i . t ion  ana lysées  su f f i sen t  à  p rouver  que,  depu is  lg t6 ,1 técr iva in

Wassermann n ta  pas  to ta lemenE surmonÈé ses  cont rad ic t ions .  IL  s res t  imposé au

f i l  des  ans  un  e f fo r t  de  ré f lex ion  e t  de  conc is ion  ;  i l  a  dé f in i  le  bu t  à

atteindre :  la forme ;  on discerne dans beaucoup de ses réci ts une indéniable

amél io ra t ion  des  Èechn iques .  Cependant  la  sobr ié té  d técr i tu re  eÈ "1 téconomie

,des  moyens"  v is ib les  dans  les  nouve l les  de  l906 e t  de  l9 l l ,  ne  semblen t  pas

des qual i tés déf ini t ivement acquises. Dans Gaspard Hauser eÊ dans Le Bonhomre

aux Oies ,  perce  de  nouveau,  à  t ravers  une ac t ion  condu i te  avec  v i r tuos i té ,  Ia

menace de  la  surcharge e t  de  l raccumula t ion  romanesque.  La  s i tua t ion  de  Wasser -

mann reste encore incertaine entre Ie succès de grande envergure et la qual i té

ar t i s t ique  dé f in i t i vement  reconnue.  Ctes t  pourquo i  les  manue ls  de  l i t té ra tu re

parus  à  la  ve i l le  de  la  guer re  expr iment  p lus  d tespérances  que de  cer t i tudes

et  nous  res t i tuent  l r image d tun  cont .eur  qu i  do i t  tou jours  se  uré f ie r  de  ses

talenËs except ionnels .

Un Panorama de la  v ie  cu l tu re l le  pour  1 r  nnée l9 l3  (3 )  sou l igne
I ' la  tendance sa luÈa i re  de  l tau teur  à  se  l im i te r r re t  a f f i rme que " Ia  r i chesse

de f  invent ion  ex is te  tou jours"  ma is  qu fe l le  es t  en  vo ie  d tê t re  "dompÈée e t

rnaîtr isée".  I ,ùassermann sry trouve placé sur un pied drégal i té avec Th. Mann :

"Ne sont - i l s  pas  les  deux  écr iva ins  qu i  t rava i l len t  à  I té labora t ion

( l)  Das Gânsemânnchen, in Die Schaubiihne

(2)  A  Wassermann,  30 . I .1917,  inéd i t ,  Dehmel -Arch iv ,  B .  839.

(3 )  Das  Jahr  1913.  E in  Gesamtb i ld  der  Ku l tu ren tw ick lung,  B .  G.  Teubner ,  Le ip -
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de ce  s ty le  romanesque or ig ina l  qu i ,  à  l rexcept ion  des

a trop longtemps manqué aux Alleroandst' ?

A f f i n i t é s  é l e c t i v e s ,

Le  manue l  d rA lber t  Soerge l ,  dans  son éd i t ion  de  l9 l2  ( l ) ,  consa-

c re  p lus ieurs  Pages à  l lassermann ;  ce t te  é tuderquton  peut  qua l i f ie r  d tob jec-

t i ve ,  fa i t  équ i tab lement  la  par t  des  grandes poss ib i l i tés  e t  des  dé fau ts  en-

core  v is ib les ,  louant  le  p ro logue des  Ju i fs  de  Z i rndor f  e t  D ie  Schwestern ,

se  mont ran t  sévère  à  1 régard  du  Moloch e t  d rA lexandre  à  Baby lone.  Soerge l .

conc lu t  lu i  auss i  sur  les  perspec t ives  d 'aven i rS  i l  pense que l ^ Iassermann nra

pas encore donné la mesure de lui-même : ' rOn ne devrai t  pas. oubl ier que ses

oeuvres  représenten t  un  combat r  gu t i l  possède ce  qu i  cons t i tue  à  son av is

la  cond i t ion  du  mét ie r  d récr iva in  :  un  "zèJ .e  in fa t igab le  " ,  une "conv ic t ion

sacrée,  la  fo rce  du  renoncement  e t  une vo lon té( . . . )  d tappro fond issement  de

s o i - m ê m e t t .

L I  édi  teur Fis 'cher

Ltoeuvre construiÈe par l . lassermann dans les années qui précèdent

la  guer re  a  a f fe rmi  les  l iens  qu i  s réÈa ien t  peu à  peu t i ssés  avec  S.  F ischer

à  1 'époque d 'Enge lhar t  Ratgeber  e t  d rA lexandre  à  Baby lone.  Les  d i f f i cu l tés

que ! ' Iassermann avait  connues alors, la bienvei l lance dont on avait  fai t  preu-

ve  à  son égard  au  s iège de  la  l ib ra i r ie  ava ien t  ren forcé  1e  sent iment  d 'ap-

par tenance à  la  g rande maison dréd i t ion  e t  peu à  peu la  communauté  d t in tê rê t

d e  l r a u t e u r  e t  d e  1 t é d i t e u r  s t é t a i t  d o u b l é e  d e  c e s  I ' c o n t r a t s  t a c i t e s  d u

coeur "  (2 ) ,  que l ^ lassermann a  évoqués dès  1904.  Depu is  lo rs  i l  souha i ta i t

ê t re  pub l ié  à  Ber l in ,  chez  F ischer  à  qu i  l ra t tacha ien t  des  l iens  drami t ié

e t  qu i ,  en  1 'espace de  que lques  décenn ies ,  ava i t  acqu is  une des  p lus  so l ides

pos i t ions  dans  l réd i t ion  a l lemande.

Après  avo i r  é té  1 'éd i teur  des  écr iva ins  nord iques  e t  le  t 'Co t ta  du

natura l i sme" ,  F ischer  pub l ia i t  des  au teurs  de  théât re ,  Hofmannstha l ,  Haupt -

mann e t  Schn i tz le r  ;  i l  s 'é ta i t  a t taché de  grands  romanc iers  en  début  de

car r iè re ,  Th .  Mann,  I ' l assermann e t  Hesse,  e t  des  au teurs  a lo rs  t rès  cons idérés

( l )  A :  Soerge l ,  D ich tung und D ich ter  der .Ze i t .  E ine  Sch i lderung der  deutschen
L i te ra tu r  der  le tz ten  Jahrzehnte ,  Le ipz ig r lg12,  p .  965 sq .

( 2 )  J o u r n a l ,  c i t .  K a r l w e i s ,  o p .  c i t . r  p .  l 5 0 .



- t 49 -

corme Eduard Stucken, Fel ix Hol lae.nder ou Georg Hirschfeld. La poésie étai t

moins bien représentée; cependant Dehnel qui  dominait  le lyr isme de son

temps étai t  au nombre des t tauteurs Fischer".  La l i t térature féminine et fé-

rn in is te  ( l )  a ins i  que les  l i t té ra tu res  é t rangères  occupa ienÈ auss i  une la rge

place dans le catalogue. Ce catalogue, publ ié annuel lemenÈ, donne une idée

du nombre  d técr iva ins  donÈ la  l ib ra i r ie  s fé ta i t  assuré  les  oeuvres .  Ce lu i  de

févr ie r  lg l l  ne  compte  pas-moins  de  124 noms,  ch i f f re  cons idérab le  qu i  s rex-

p l ique par  l rhab i le té  de  I téd i teur  à  découvr i r  de  nouveaux ta len ts ,  ma is

auss i  par  la  fo rme de re la t ions  qu t i l  en t re tena i t  avec  ses  au teurs .  Sa préoc-

cupaÈion  é ta i t  de  s ta t t ,acher  des  écr iva ins  p rê ts  à  lu i  con f ie r  l rensemble  de

leur  p roduc t ion ,  i1  rechercha i t  des  conÈra ts  longs ,  s i  poss ib le  des  "cont ra ts

à  v ie "  (2 ) .  Le  momenË venu,  i l  a ima i t  couronner  la  car r iè re  de  ses  au teurs

par  1 réd i t ion  de  leurs  oeuvres  corup lè tes .  I1  leur  o f f ra i t  des  poss ib i l i tés

var iêes  de  pub l ica t ion ,  des  t i rages  spéc iaux  e t  des  serv ices  qu i  rég la ien t

tous  1es  prob lèmes compiexes  de  d is t r ibu t ion ,  de  dro i ts  d 'au teur  e t  de  t ra -

duct ion. A part i r  de 1908, la formule du l ivre bon ma/ché qtt ' i l  lança habi-

lement faci l i ta la di f fusion des oeuvres, et  t rùassermann fut de ceux qui eurent

à  se  fé l i c i te r  de  la  c réa t ion  de  la  B ib l io thek  ze i tgenôss ischer  Romane (3) .

La revue de la Librair ie,  Die Neue Rundschau, occupait  une place

prépondérante  dans  la  v ie  des  le t t res  a l lemandes e t  cons t i tua i t  un  organe

t rès  appréc ié  des  écr iva ins  eux-mêmes.  Hér i t iè re  de  la  Fre ie  B i ihne (4 )  ,  e I le

s té ta i t  imposée sous  l -a  d i rec t ion  d t0skar  B ie  e t  de  Samuel  Saenger ,  en t ré

en l9O4 au comité de direct ion, comme une revue dont l ror ientat ion étai t

essenËie l lement  l i t té ra i re  ma is  qu i  réserva i t  auss i  une p lace  à  d rau t res

( l )  Parmi  la  c inquanta ine  d fau teurs  fémin ins  dont  les  l i v res  fu ren t  éd i tés
par  F ischer  enÈre  lBgO e t  1914.  on  t rouve Gabr ie le  Reuter ,  Annet te  Ko lb ,

RlcarcLa Huch.

(2 )  Hauptmann,  Hesse,  I {assermann,  Schn i tz le r ,
quas i - to ta l i té  de  leurs  oeuvres .

(3 )  L ren t repr ise  de  S.  F ischer  menée à  grande
série Universal-Bibl iothek lancée en 1867

Th. Mann lui  conf ièrent la

é c h e l l e  s ' i n s p i r a i t  d e  l a
à  Le ipz ig  par  A .  Ph.  Rec lam.

(4)  Vo i r  l ' h is to r ique de  la  revue supra ,P.  98  '  no te  2  .
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quest ions  de  I répoque,  ph i losoph iques ,  humaines ,  soc ia les  ( l ) .  Dans  ce  domai -

ne ,  F ischer  a f f ron ta i t  la  concur rence de  la  Deutsche Ver lags-Ansta l t ,  de  la

maison U l ls te in  (2 )  e t  sur tou t  des  nouve l les  revues  c réées  à  par t i r  de  l9 lo '

Der  S turm,  D ie  Ak t ion  e t  D ie  l Je iPen B lâ t te r .  Face à  ses  r i va les  d 'espr i t  p lus

novateur,  la Neue Rundschau incarnaiÈ une tradi t ion sol ide et un large publ ic

cult ivé faisai t  conf iance à son goût et à ses normes éprouvées. Son service

de prépub l ica t ions  s res t  avêrê  pour  beaucoup de  romans,  à  comnencer  par

Renate Fuchs de l lassermann, un moyen de lancement très appréciable. Les tex-

tes  qu i  ne  pouva ien t  fa i re  l ' ob je t  d tun  t i rage sous  fo rme de l i v re  t rouva ien t

fac i lement  p lace  dans  ses  co lonnes  ;  en t re  lgOO e t  1914,  1a  presque to ta l i té

des écr i ts de l {assermann, autres que les romans et réci ts,  ont été publ iés

de la  sor te  (3 ) .  Le  serv ice  de  c r i t ique  l i t té ra i re ,  assuré  par  Mor i tz  He imann,

Arthur Eloesser,  Paut Wiegler ou Wil ly Hanct l ,  ne sr intéressait  pas:erclusiv€In€rl ' ,

aux  oeuvres  éd i tées  par  S .  F ischer ,  ma is  i l  leur  accorda i t  ma lgré  tou t  une

p lace  de  cho ix ,  s i  b ien  que la  l ib ra i r ie  posséda i t  un  organe de  ré f lex ion  sur

ses  propres  pub l ica t ions  e t  se  jugea i t  e1 le -môme.  L tappar tenance des  au teurs

e t  d e s  c r i t i q u e s  à  l a  m ê m e  m a i s o n  n t e x c l u a i t  d r a i l l e u r s  p a s  l t o b j e c t i v i t é  e t ,

en ce qui concerne I .Jassermann, ses romans nront pas toujours été jugés avec

eompla isance.

A i n s i  l a

la fois une tr ibune

ten t ion  des  lec teurs

l i t té ra i re  souc ieux

le fût  donnée à tel

Neue Runschau étaiÈ pour les "auteurs Fischer 'r  tout à

où i l s  pouva ien t  s texpr imer ,  une revue qu i  a t t i ra i t  l ta t -

sur leurs oeuvres, mais aussi  une manière de Èribunal

de  qua l i té  e t  de  n iveau.  11-nré ta i t  pas  ra re  que la  Paro-

écr ivain sur une oeuvre récente de tel  ou tel  de ses

( l )  te  p remier  numéro  de  la  revue pub l ié  en  janv ie r  l9O4 sous . le  t i t re  dé f i -
n i t i f  D ie  Neue Rundschau t radu i t  b ien  ceÈte  or ien ta t ion  êssent ie l lement ;
m a i s n f f i 1 i t t é r a i r e . I 1 c o n t i e n t : u n f r a g m e n t d e H a u p t -
mann, Das Hirtenl ied ;  un texte de Th. Mann, f f lg l i tg l( ;  un essai de
Sôf sch;;-Dïe-ZGunft der Menschheit ; une prépublTiâtîon d'un roman d'Enril

Straup,Kr Key, Uber Liebg und E-he ;  :"- .  
étude

-r t-----L-

de Xerr l -Neue Schauspielkunst eÈ des textes pour enfants de R. Dehmel,

Der  kLe ine  He ld

(2)  La  D.V.A.  éd i ta i t  t lber  Land und Meere ,  U l l s te in ,
et velhagen und Kl@ :

I , lestermanns Monatshef te

( 3 )  C f .  D a s  L o s  d e r  J u d e n ,  N . R . r l 9 O 4  2 ,  p . 9 4 0 - 4 8  ;  D e r  L i t e r a t  a l s  P s y c h o l o g'  '  
l l .n.@3ÇlTl i  ;  Hoftaot"thals Text
1 9 1 3 ,  p .  2 6 3 - 2 6 6 .
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col lègues ;  Heimann a beaucoup écr i t  sur [ , lassermann, Hauptmann ou Straup,

SalÈen sur Schnitz ' l 'er,  I , lassermann sur Schnitz ler et  Hofmannsthal ( l ) .  11
est hors de doute que Wasserrnann avait  t rouvé à la l ibrair ie Fischer une
maison se lon  son goût ,  une a tmosphère  qu i  cor responda i t  à  son beso in  d t rp -
partenance.

11 avait  t rouvé également une ambiance arnicale et même famil ia le.

A  e n  c r o i r e  l e s  h i s t o r i e n s  d e  l a  l i t t é r a t u r e  ( 2 ) ,  S a m u e l  e t  H e d w i g  F i s c h e r

a v a i e n t  p o u s s é  a u  p l u s  h a u t  p o i n t  l a  t r a d i t i o n  d f h o s p i t a l i t é  d e s  m a i s o n s

d ' é d i t i o n  b e r l i n o i s e s  q u i  d a t a i t  d e  1 ' é p o q u e  r o m a n t i q u e .  p o l r  l e s  é c r i v a i n s ,

en  par t i cu l ie r  pour  ceux  qu i  é ta ienÈ de passage,  Ia  l ib ra i r ie  deva i t  â t re

une demeure ,  un  chez-so i .  A  par t i r  de  1905,  s .  e t  H .  F ischer  fu ren t  en

mesure  de  loger  leurs  au teurs  en  v is i te  à  Ber l in .  CeËte  année- là ,  en  e f fe t ,
l ten t repr ise  s ré ta i t  ins ta l lée  dans  des  locaux  neufs  e t  spac ieux  à  Ber l in -
Grunewald ,  Erdener  SÈrape 8 .  Pendant  p lus  de  t ren te  ans ,  Hedwig  F ischer  a
marqué de  sa  fo r te  personna l i té  la  ma ison de  Ber l in -Grunewald  qu i ,  au  d i re
de Peter  Nansen,  é ta i t  rap idement  devenue un  "hô te l  mond ia l "  (3 )  dans  leque l
se  cô toya ienÈ les  g rands  de  la  l i t té ra tu re .  Dans Ie  L iv re  des  Hôtes ,  le  nom
de I iassermann f igure régu1ièrement,  au moins deux fois par an.

Peter  de  Mende lssohn rappe l le  dans  son ouvrage,  S .  F ischer  und
se in  Ver lag  (4 ) ,  que les  au teurs  se  répar t i ssa ien t  en  t ro is  g roupes se lon
l e  d e g r é  d r i n t i m i t é  q u i  c a r a c t é r i s a i t  l e u r s  r e l a t i o n s  a v e c  1 r é d i t e u r .  p o u r

cer ta ins '  ces  re la t ions  se  l im i ta ien t  "à  des  échanges de  cor respondance e t
à  des  rencont res  au  bureau"  ;  à  d tau t res  F ischer  ouvra i t  la  por te  de  sa
m a i s o n ;  e n f i n  à  1 r é g a r d  d e  q u e l q u e s  p r i v i l é g i é s ,  t r è s  p e u  n o m b r e u x ,  i l
éprouvaiÈ une affect ion fraternel le,  i1 aimait  partager ses vacances avec
eux '  les  recevo i r  e t  leur  rendre  v is i te .  Hauptmann,  Har t leben,  Dehmel  e t

Wassermann cons t i tua ien t  ce  t ro is ième groupe des  in t imes qu i  res ta  tou jours

t r è s  r e s t r e i n t .

( l )  C f .  Schn i tz le rs  "Dâmmersee len" ,
Hofm ,

in Neue Rundschau
in neuâ nunEJcrrau-

( 2 )  C t .  p a r  e x e m p l - e  M e n d e l s s o h n ,  o p .  
" i a . ,  

p .  1 6 6  s q .

( 3 )  c i t .  M e n d e l s s o h n ,  o p .  c i r . r  p .  3 2 ô .

( 4 )  P .  t 7 6 .

18 ,  l 9O7  2 ,  p .  289 -90
24 ,  l 9 l 3  l 1p .  263 -66 .
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Ltharmon ie  qu i  s resÈ ins taurée en t re  F ischer  e t  Wassermann mér i te

d tê t re  sou l ignée car  e I le  a  représenté  pour  ce  dern ie r  une des  ra res  données

pos i t i ves  de  son ex is tence.  Ma lgré  la  d i f fé rence drâge -F ischer ,  né  en  1859,

avait  quatorze ans de plus- i l  semble que le caractère des deux hommes ai t

p résenté  de  rée l les  a f f in i tés .  De F ischer  comme de Wassermann on pré tend

que sous des dehors bonhommes et chaleureux i l  étai t  volont iers secret,

p e u  e n c l i n  à  l b p t i m i s m e  e t  q u ' i l  n ' a v a i t  p a s  l ' a m i t i é  f a c i l e ,  m ê m e  s r i l

l taccorda i t  à  beaucoup.  Sans  doute  leur  commune na iesance dans  la  c lasse

moyenne ju ive  ( l ) ,  leur  apprent issage d i f f i c i le  de  la  v ie ,  l racharnement

m i s  à  s t é l e v e r  e t  à  r é u s s i r  e t ,  b i e n  s û r ,  l e  g o û t  d e  l a  l i t t é r a t u r e  r a p p r o -

cha ien t - i l s  auss i  les  deux  hommes.  Quo i  qu t i l  en  so i t ,  de  tous  les  écr iva ins

gui entouraient S. Fischer,  I^Iassermann est sans doute celui  qui  fut  le plus

proche de  lu i ' . l réd i teur  le  cons idéra i t  comme une man ière  de  f rè re .  On rap-

por te  qu t i l  n ty  ava i t  que t ro is  de  ses  au teurs  qur i l  a i t  jana is  tu toyés  :

Hauptmann, Hart leben et lJassermann. De même, Hedwig Fischer fut  pour celui

qu ton  appe la i t  fami l iè rement  "no t re  cher  Jakobt t ,  tou t  à  la  fo is  une amiedé l i -

ca te  e t  une conf idente .

Cet te  nuance d 'a f fec t ion  se  re t rouve jusque dans  les  re la t ions

<itaf faires de Fischer et de l^Iassermann qui pourtant ne furent pas toujours

f a c i l e s .  A  t i t r e  d t e x e m p l e ,  i l  e s t  i n t é r e s s a n t  d e  s u i v r e  l e s  n é g o c i a t i o n s

menées tou t  au  long de  l 'année 1907,  à  p ropos  de  l 'éd i t ion  de  Gaspard  Hauser .

Depu is  1 réchec  drA lexandre  à  Baby lone,  F ischer  éprouva i t  une cer -

taine appréhensi-on à 1régard de la carr ière de l , Iassermann qui lu i  semblai t

incer ta ine ,  i1  ava i t  cho is i  de  tempor iser .  Wassermann,  pour  sa  par t ,  vou la i t

fa i re  jouer  la  concur rence en  s radressant  à  la  Deutsche Ver lags-Ansta l t .

Mais à la lecture de sa correspondance on le sent dès le début soucieux

de préserver  l ressent ie l .  Le  28  févr ie r ,  i l  éc r i t  :  r rNe te rn issons  pas

( l ) S .  F i s c h e r  é t a i t  n é  à  L i p t o - S z e n t  M i k l o s ,  e n  H o n g r i e
juive de langue al lemande. La branche maternel le de
Ul lmann- étai t  or iginaire de Fûrth, v i l le natale de
peut-être créaiË entre S. Fischer et I^Iassermann des
taires. Après avoir  été apprent i  dans une l ibrair ie
ava i t  fondé sa  propre  maison 'd 'éd i t ion .

,  dans une famil le
sa  fami l le  - les

Wassermann, ce qui
aff in i tés supplémen-
de V ienne,  S .  F ischer
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I ' image de  I 'a l l iance f idè le  que nous  La isserons  à  la  pos tér i té "  ( l ) .  Deux

n o i s  p l u s  t a r d ,  i l  a v o u e  q u ' i l ' r n e  p e u t  s e  f a i r e  à  l r i d é e  d r ê t r e  p u b l i é  d a n s

une autre maison, surÈout pas avec ce l ivre qui lu i  t ient tel lement à coeur"

(2 ) ,  car  i l  sa iÈ  qu t i l  peuÈ t rouver  chez  F ischer  ce  que personne drau t re  ne

peut  lu i  donner ,  le  "cap i ta l  d tan i t ié  e t  de  conf iance"  dont  i l  a  beso in  pour

cont inuer  sa  rou te .  Lorsquten f in  i l  s igne avec  la  D.V.A_!  un  cont ra t  qu i  lu i

garan t i t  pour  t ro is  ans  la  sécur i té  matér ie l le ,  i l  re fuse  de  cons idérer  son

dépar t  comme déf in i t i f  :  "Do is - je  vous  assurer !  éc r i t - i1  a lo rs r r rque r ien

nresÈ changé enÈre  nous  à  cause de  la  per tu rba t ion  désagréab le  de  nos  re la -

t ions  dra f fa i res  ?  S i  D ieu  le  veut ,  ce  l i v re  auss i  rev iendra  chez  vous  un  jour ,

conme le  f i l s  p rod igue"  (3 ) .

F ischer ,  con t ra r ié  par  ce  "dépar t " ,  t ien t  lu i  auss i  à  sauvegarder

1e contrat dtamit ié.  Dès le mois de novembre, I , Iassermann est son invi té dans

la vi l la de Berl in-Grunewald. De retour à Vienne, l lassermann lui  adresse une

le t t re  cha leureuse qu i  p rouve que le  sê jour  à  Ber l in  a  d iss ipé  tou t  ma len ten-

d u ;  p o u r  l a  p r e m i è r e  f o i s ,  a f f i r m e - t - i 1 ,  i l  a  e u  l t i m p r e s s i o n  d t a v o i r  u n / '
t tehez  so i t tdans  la  t tma ison harmon ieuse de  ses  hô tes t t .  Tout  se  passe comme s i

1 répreuve ava i t  révé lé  à  chacun la  personna l i té  de  I tau t re  e t  fa i t  appara î t re

les  a f f in i tés  de  leur  tempérament .

P u i s ,  a u  f i l  d e s  r e n c o n t r e s ,  l t a m i È i é  s e  c o n s o l i d e .  E n  l 9 O 8  l e s

deux hommes se  vo ien t  à  p lus ieurs  repr ises ,  à  Ber l in  e t  au  Semmer ing  où  i l s

passent quelgues semaines en févr ier en compagnie de Hofmannsthal et  de Schrai tz

Ie r  . .  Pour  l ^ Iassermann,  c tes t  comme t tun  rêver . . .  c tes t  comme ne ige  en  é té t t (4 )

Le  dern ie r  pas  vers  la  f ra te rn i té  esE f ranch i  en  19O9,  da te  à  laque l le  H.  e t

S .  F ischer  sé journent  à  V ienne.

A  p a r t i r  d e  1 à ,  l r a t t a c h e m e n t  s e r a  d é f i n i t i f ,  l r a u t e u r  e t  1 r é d i -

t e u r  s ' i d e n t i f i e r o n t  l r u n  à  l r a u t r e .  C e r t e s ,  à  p r o p o s  d e  b i e n  d e s  l i v r e s ,  i l

( l )  C i Ë .  M e n d e l s s o h n ,

( 2 )  l b i d .  p .  3 7 1 .

o p .  c i t . ,  p .  3 7 0 .

( 3 )  l b i d .  p .  373 .

( 4 )  Î n é d i t ,  M a r b a c h 1 6 4  1 1 8 8 .
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y aura encore de longues négociat ions et mâme des cr ises de conf iance graves

comme cela est inévi table en parei l  cas, mais un terrain dtentente sera pres-

que toujours trouvé et l tamit ié sort i ra renforcéedes épreuves. Wassennann se-

ra  souvent  so l l i c i té  par  d fau t res  maisons  dréd i t ion ,  ma is  la  p lupar t  du  Èemps,

sauf  l -o rsqut i l  sera  pressé par  de  t rop  grandes nécess i tés  f inanc iè res ,  i1

tranchera en faveur de l tarni t ié.  Ainsi  en i ra-t- i l  en 1912, quand on 1ui fera

des  "p ropos i t ions  n i robo lanÈes 'pour  L tHomne de quarante- ,ns ;  i l  avouera  a lo rs

s a n s  h é s i t a t i o n  à  F i s c h e r  :  " . . .  t o u t  m e  r e t i e n t  c h e z  t o i ,  l a  v a l e u r ,  l a  s o -

l id i té  e t  la  fo rce  de  ta  ma ison,  les  sent iments  p ro fonds  que.  j  téprouve à  ton

égard( . . . )  E t  mon fo r  in té r ieur ,  je  p ré fè re  res te r  chez  F ischer ,  car  je  d ispose

1à de  garanËies  personne l les  e t  d tune conf iance éprouvée"  ( t ) .

Quand ces  l iens  se  br iseron t  en  1933,  peu avant  la  mor t  de  Wasser -

mann' ce sera le signe de l tef fondrementd.e tout.e une personnal i té et môme de

tout un monde.

La  p lace  qu toccupa i t  Wassermann dans  la  ma ison dréd i t ion  appara î t

à  l toccas ion  de  cerÈa ins  événements  p r iv i lég iés ,  par  exemple  ld rs  du  5Oème

anniversaire de Fischer,  Le 24 décembre 19O9. Llasserrnann, Dehmel eÈ Hauptmann,

cons idérés  comne les  amis  les  p lus  p roches ,  ava ien t  é té  dés ignés  pour  réd iger

e t  t ransmet t re  au  nom de tous  les  au teurs  une r r le t t re  d rann iversa i re t t  -une

Gebur ts tagsadresse -  qu i  cons t i tue  un  bon por t ra i t  de  1 'éd i teur  ber l ino is  (Z>

Pour l . lassermann, Dehmel et l lauptmann, Fischer est celui  qui  a compris la por-

tée  e t  le  sens  de  la  l i t té ra tu re  contempora ine  e t  qu i  1u i  a  accordé dro i t  de

c i té .  t r l  a  é té  le  "néd ia teur  équ i tab le" ,  iL  a  su  par  "son carac tère  e t  par

son sens  de  l ro rgan isa t ion t t  rassembler  au tour  de  lu i  une t tcommunauté t 'un ie

par les t 'mêmes aspirat ions" ;  dans "ces régions frontal ières où les arts et

les sciences se heurtent aux forces économiques",  i l  a su développer et main-

ten i r  tou t  r run  ensemble  drac t iv i tés t t  ;  t r ibu ta i re  des  "capr ices  de  Ia  mode,

d e  l a  f a v e u r  d u  p u b l i c ( . . . ) e t  d e  l a  c o n c u r r e n c e " ,  i L  n e  p e r d  j a m a i s  d e  v u e

l a  c a u s e  d e  l r e s p r i t  e t  d e  l r a r t .  S o n  e n t r e p r i s e  e s t  " p o r t é e  p a r  I t e s s o r  g é -

néral  de la nat ion" qui lu i  communique son "énergiet '  ;  mais i l  résiste aux

( l )  C i t .  G e r m a n  l i f e  a n d  l e t t e r s  3 ,  1 9 4 9 1 5 O ,  p . 24 .

(2) 0n trouvera le texte de
Der  Weg e ines  Ver legers ,

cette leËtre dans
1967 .

:  Berloann Fischer,  Bedroht-Bewahr
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Press ions  de  1réconomie  e t  du  matér ia l i sme qu i  opèrent  a i l leurs  leurs  ravages.
11  es t  t rès  s ign i f i ca t i f  que  Wassermann a i t  tenu à  s radresser  à

F ischer  en  dehors  de  la  "man i fes ta t ion  o f f i c ie l le " ,  dans  une le tËre  person-

ne l le  ( l )  où  i l  la isse  l ib re  cours  à  ses  sent iments .  L ' i t inéra i re  de  F ischer
lu i  appara î t  comme ce lu i  d tun  homme qu i  s fes t  " fo rmé lu i -même à  l réco le  de
1rar t " ,  combat tan t  tous  ceu4 lu i  lu i .opposa ien t  " leur  rés is tance ou  leur  pa-

resse" ,  tous  "ces  é léments  hos t i les  qu i  consÈi tuent  le  matér iau  de  la
v ie" -  Grâce à  sa  vo lon té  e t  à  sa  personna l i té  sans  concess ion ,  F ischer  es t
a r r i vé  à  un  s tade de  son ex is tence où  i l  a  la  cer t i tude  d texercer  une "ac t ion"
e f f i cace .  I1  esÈ c la i r  que dans  l tespr i t  de  Wassermann le  cheminement  de  son
ami  s rapparente  au  s ien .  Pu is  le  ton  de  la  le t t re  dev ien t  p lus  in t ime ;  après

avo i r  rappe lé  à  son cor respondant  sa  car r iè re  e t  sa  réuss i te ,  I ^ ]assermann le

met en garde contre les dangers qui le guettent du fai t  de son tempérament.

ta  le t t re  révè le  a lo rs  l rex is tence chez  F ischer  d tune inqu ié tude e t  d rune in -
sa t is fac t ion  insoupçonnécsrdrune Èendance au  doute  e t  d tune grande capac i té

de souf f rance :  1 réd i teur  do i t  se  méf ie r  de  son " inpat iJnce"  e t  de  son, ,hypo-

c o n d r i e ' r  p a r  l e s q u e l l e s  ' r i l  i n f l i g e  à  s o n  c o e u r  d e s  b l e s s u r e s  m u e t t e s .  . .  e t
qui Ie pr ivent du plus beau bénéf ice de son act ion".  Et.  I^ lassermann lrexhorte

à  pu iser  le  réconfor t  dans  la  conf iance de  ses  amis .  Cet te  conf iance do i t  lu i

"con férer  la  sécur i té ,  e l Ie  do i t  a f fe rmi r  son  regard  qu i  expr ime par fo is  de

méf ian tes  in te r rogat ions" .  F ischer  do i t  se  garder  de  tou t  scept ic is rne  à  1 té -

gard  de  ceux  qu i  l ren tourent ,  car  r ' l e  scept ic isme d tun  ami  rend p lus  t im ides

mêne les amis les plus courageux".

On croirai t  reconnaÎtre le portrai t  moral  de tr lassermann lui-même,

ses  doutes ,  son  hypocondr ie ,  e t  l fon  peut  se  demander  s i  l rau teur  ne  pro je t te

Pas sur  la  personne de  F ischer  ses  propres  hés i ta t ions  e t  ses  propres  ango is -

ses .  Ma is  la  paren té  des  deux  Èempéraments  semble  avo i r  é té  rée l le  ;  les  deux

hommes se soutenaient mutuelLement de leur amit ié et de leur est ine, t r iomphant

a ins i  de  leurs  incer t i tudes .  Par fo is  ces  deux  tempéraments  s fa f f ron ta ien t

bru ta lement ,  ce  qu i  es t  le  ne i l leur  s igne de  leurs  a f f in i tés .  A ins i  en  ju i l -

l e t  l 9 l 3  l e s  r e l a t i o n s  d e  l r a u t e u r  e t  d e  1 t é d i t e u r  t r a v e r s e n t  u n e  c r i s e  e t

( l )  C i t .  B e r m a n n  F i s c h e r ,  o p .  c i t . ,  p .  l O 6  s q .
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seu le  une f ranch ise  bru ta le  peut  ré tab l i r  l rhar roon ie .  I {assermann s tadresse

alors à Fischer sur un ton de reproches :

"Tu  écr is f t . . ) :  "Dans un  moment  d thés i ta t ion ,  je  me demande s i  je

peux âÈre sûr des bons sent iments de la maison Inlassermannt ' .  Je Èe reconnais

b ien  1à  !  Tou jours  douÈer ( . . . )  Au  moindre  no t i f ,  tu  es  p rê t  à  changer  to ta le -

m e n t  d t a v i s  s u r  q u e l q u t u n 1 . . . ) T r  r e d o u t e s  l t i n f i d é l i t é  d e  c e l u i  à  q u i  t u

fa isa is  conf iance h ie r .  Tu  sour is ,  tand is  qu 'une b lessure  t ra t te in t  in té -

r i e u r e m e n t "  ( l ) .

Mende lssohn qu i  c iÈe ce  tex te  fa iÈ  remarquer  qu t .aucun auÈre  écr i -

va in  n ta  jamais  en t re tenu avec  F ischer  une cor respondance marquée par  un  ton

semblab le  de  conf idence,  de  fami l ia r i té  e t  par fo is  de  remont rance .  En tou t

cas  ces  phrases  des  deux  amis ,  enchassées les  unes  dans  les  au t res ,  t rah is -

sent  une parenté  man i fes te  des  tempéramenËs.  De par t  e t  d rau t re ,  c res t  le

même beso iÉ d 'ami t ié  eÈ de  cer t i tude ,  l -a  menace perpétue l le  du  doute ,  la  même

psychologie fragi le.  [ Iassermann ntavait  certainement pas tort  de voir  en la

personne de  F ischeÉ, r te  man ière  d fa l te r  ego.  En tou t  cas ,  la  façon dont .  i l  a

vécu ce tËe ami t ié  a  ê tê  déc is ive  à  ce  s tade de  son ex is tence.  Ses  re la t ions

avec  F ischer  on t  cons t i tué  un  fac teur  d réqu i l ib re ,  e1 les  on t  enr ich i  sa  v ie ,

ouver t  des  perspec t ives  nouve l les .

V ie  pub l ique drun  homme de le t t res

En e f fe t ,  c res t  tou t  l tun ivers  ber l ino is  que l r rassermann découvre

désormais  g râce à  ses  v is i tes  régu l iè res  au  s iège de  la  l ib ra i r ie  F ischer . .

Pour lui ,  crest une expérience aussi importante que la découverte de Vienne

au tournant du siècle.

Ber l in  es t  a lo rs  une cap i ta le  en  p le in  essor ,  d igne d tun  empi re

qu i  fê te  son access ion  au  rang de  pu issance mond ia le .  Ber l in ,  dont  la  popu-

l a t i o n  e s t  p a s s é e  d e  I  5 O O  O O O  h a b i t a n t s  e n  1 8 7 5  à  p r è s  d e  5  m i l l i o n s  e n  1 9 1 3 ,

se  d is t ingue dans  tous  les  domaines  des  au t res  v i l les  a l lemandes,  ba t tan t

t o u s  l e s  r e c o r d s  d r u r b a n i s a t i o n ,  d r i n d u s t . r i a l i s a t i o î ,  d t i n s t a l l a t i o n  d r e n t r e p r i -

ses eË de banques. Malgré leur développement économique, la plupart  des autres

( l )  C i t .  M e n d e l s s o h n ,  o p .  c i t .  p .  3 7 6 - 7 7 .
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ci tés al lemandes conservent un caractère provincial ;  à Berl , in souff le un

a i r  d i f fé renÈ ;  "chaudron de  sorc iè re  ( . .  i ,  labora to i re  d tun  monde nouveaut t ,

Ber l in  r ra t t i re  rou t  ce  qu i  a  de  la  jeunesse,  de  la  fe rveur ,  tou t  ce  qu i

b rû le  de  c réer " ,  i l  y  règne t 'une  f ièv re  in te l lec tue l le ,  un  bou i l lonnement

d texpér iment .a t ionr t  ( l ) .  Consc ien te  de  son rô le  de  cap i ta le ,  la  v i l le  es t

ouverte aux inf luences étrangères, prête à toutes les innovat ions en matière

d t é c o n o m i ê ,  d t a r t ,  d e  s c i e n c e ,  d e  p r e s s e ,  d f é d i t i o n ,  d e  t h é â t r e  e t  d e  l i t t é -

ra tu re .  Cres t  une méÈropo le  à  la  mesure  du  Re ich  û i lhe lmin ien .

Cer tes ,  après  l9OO,  au  moment  où  l r rassermann fa i t_ses  premiers

sé jours  à  Ber l in ,  la  g rande f ièv re  du  na tura l i sme s res t  apa isée er  l rexpres-

s ionn isme ne fa i t  encore  que s tannoncer .  CependanÈ on ne  saura i t  cons idérer

c e s  a n n é e s  l 9 O O - 1 9 1 0  c o m m e  d e s  a n n é e s  v i d e s  e t  d é n u é e s  d r i n t é r ê t ;  e n t r e  l e

natura l i sme e t  l rexpress ionn isme 1 'ac t i v i té  l i t té ra i re  e t  a r t i s t ique  ne

cesse pas  e t  Ber l in  fa i t  p reuve dans  tous  les  domaines  drune v i ta l i té  qu i

f rappe Wassermann.  Pour  qu i  a r r i ve  d rAuÈr iche,  la  v ie  dans  la  cap i ta le  a l le -

mande semble se dérouler sur un ryÈhme effréné qui contraste avec 1a bonho-

mie et la nonchalance méridionales de Vienne. Dès 1e débuÈ, I^ lassermann a

l t impress ion  de  pénét re r  dans  un  au t re  un ivers .  I1  es t  é tourd i  par  l r in ten-

s i t é  d e  l a  v i e  c u l t u r e l l e  e t  s o c i a l e  e t  p a r  1 ' a c t i v i t é  g é n é r a l e  d e  l a  v i l l e .

Après  avo i r  passé que lques  semaines  à  Ber l in  en  févr ie r  1906,  i l  no te  dans

son Journal :
' Je  jou is  de  la  pa ix  qu ton  éprouve à  ê t re  chez  so i ,  après  tou tes

les  conversa t ions ,  tous  les  d îners ( . . . ) r  tou tes  _1es  présenta t ions .  J ren tends

encore le bourdonnemenÈ de 1ténorme ci té or\  i l  senble quton vive doublenqent

l e s  j o u r s "  ( 2 ) .

A chaque voyage, i l  refai t  la mêrne expérience; ses journées dé-

b o r d e n t  d t o c c u p a t i o n s ,  à  u n  p o i n t  t e l  q u t i l  a  p a r f o i s  l r i m p r e s s i o n  " d ' e n  p e r -

dre  la  tê te r r  (3 ) .  Peu à  peu,  les  contac ts  se  rnu l t ip l ien t  avec  la  soc ié té  ber -

l ino ise  e t  res taurent  pour  lu i  le  sent iment  d fappar tenance à  la  pa t r ie  a l le -

( l )  P .  Ber taux ,  La  V ie  quot id ienne en  A l lemagne sous  Gu i l laume I I ,  p .  165.

( 2 )  C i t .  K a r l w e i s ,  o p .  c i t . r  p .  1 7 2 .

( 3 )  c i t .  J u l i e  S p e y e r ,  o p .  c i t . r  p .  l l 6 .
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mande. Pour la première fois,  i l  se trouve en harmonie avec ce pays qui a

tou jours  é té  le  s ien ,  ma is  avec  leque l  les  re la t ions  on t  é té  jusque- là  d is -

harmon ieuses .  L tA l lemagne lu i  rèvè Ie  à  t ravers  sa  cap i ta le .  son  except ion-

ne l le  r i chesse,  son dynamisme,  ses  poss ib i l i tés  dans  tous  1es  domaines .

Lr image d tune pa t r ie  accue i l lan te  se  reconsÈru i t  peu à  peu I  c tes t  le  spec-

tac le  de  la  v ie  a l lemande e t  ber l ino ise  qu i  lu i  suggère  l r idée  drune f resque

moderne,  d tun  cyc le  romanesque.  En au tomne l9 lo ,  i I  éc r i t  de  Ber l in  :

" Ic i  ba t  le  coe,ur  de  ce t te  A l lemagne que je  veux  f igurer  e t  maî -

t r i ser .  I c i  je  ressens  p lus  p ro fondément  Ie  souf f le  de  1 tépoque e t  ce  que

1 I  époque ex ige  de  nous  (  .  .  . )  L ' imag ina t ion  es t  une be l le  chose,  ma is  lo rsqu I  e I le

nres t  pas  fécondée par  une réa l i té  complexe,  par  l r impéra t i f  du  présent ,

e l le  s rassèche misérab lement .  Ces  qu inze  jours  sont  pour  mo i  un  sé jour  sa lu -

t a i r { . . . ) s u r  u n  c h a m p  d e  b a t a i l l e  d o n t  j ' a i  à  r a c o n t e r  l e s  c o m b a t s "  ( l ) .

Désor rna is ,  abandonnant  les  su je ts  h is to r iques ,  i l  voudra  s ' in té -

resser  à  l rA l lemagne e t .  à  sa  soc ié t { . . . )Les  thèmes e t  1es  rno t i f s  s raccumulen t

pour l tHomme de quarante Ans,  I -e Bonhorune aux Oies et  Chr is t ian Wahnschaf fe,  / '

pour tous ces romans du Èemps présent

Le  eerc le  de  ses  f réquenta t ions  se  l im i te  d rabord  à  la  l ib ra i r ie

F ischer .  11  passe de  longues heures  drharmon ie  avec  He imann,  ce t  ami  sans

1eque l  la  v i l le  aura i t  "un  au t re  v isage"  (2 ) .  11  rencont re  les  " romanc iers

du te r ro i r " ,  S tehr  e t  S t raup ;  i l  connaî t  E .  S tucken dont  Re inhar t  joue  les

p ièees  d ' insp i ra t ion  mytho log ique,  Fe l i xHo l laender  e t  Georg  H i rsch fe ld ,

dern ie rs .  té rno ins  de  La  t rad i t ion  na tura l i s te .  Sans  nu l  doute ,  i l  sub i t  p lus

ou moins  l r in f luence de .  ces  au teurs  p ro l i xes  au  s ty le  g rand i loquent .

Peu à  peu,  i l  p rend p ied  dans  Le  monde inÈe l lecËue l  de  Ber l in .

Grâce à  He imann,  i l  ass is te  à  par t i r  de  l9 lO aux  réun ions  de  l -a  "Soc ié té

du Jeud i "  -  Donners tagsgese l - l schafÈ -  (3 ) .  11  y  fa i t  1a  conna issance de

Walther RaÈhenau qui devient rapidement son ami,  puis- ce1le de Mart in Buber

qui ,  pour la première fois le met en contact avec une authent ique pensée

( l )

( 2 )

(3 )

i b i d . ,  p .  1 2 4 ,

J o u r n a l ,  c i t .  K a r l w e i s ,  o p .  c i t . r  p .  l 7 l .

Heimann étai t  l ranimateur de ce groupe qui se réunissait  cha<iue jeudi
soir  au r .estaurant SÈeinert ,  JoachimsthalerStraBe. Ce groupe ntavait  pas
de prôgranrme préc is ;  i l  é ta i t  cons t i tué  d 'écr iva ins ,  de  pe in t res ,  de
musiciens que l ia ienE des relat ions d'arni t i6.  Max Dauthendey,Alfred. Mombert
le nouvel l iste Efrain Fr isch en faisaient part ie.



-  159  -

j u i v e  m o d e r n e  ( l ) .

11 fréquente les mi l ieux du théâtre et connaît  bien OtÈo Brahn

et Max Reinhart  avec qui i l  négoeie- à plusieurs ' . repr ises pour ses comédies.

11 fai t  régul ièrement des lectures de ses oeuvres et découvre

cette forme part icul ière de comnunicat. ion avec le publ- ic qui  convient à son

tempérament .  Coune jad is  lo rsqut i l  é ta i t  en fan t  eÈ quê,  de  so i r  en  so i r ,

i l  r e t e n a i t  l t a t t e n t i o n  d e  s e s  f r è r e s  e n  l e u r  r a c o n t a n t  d e s  h i s t o i r e s ,  i l

cons ta te  qu t i l  peu t  cap t iver  une sa l le  en t iè re  sans  que personne "ne  bronchq. . ;

ce  qu i l ' ,  d i t - i l , ' res t  ra re  à  Ber l in "  (2 ) .  C tes t  à  ce t te  époq, rÉ  que s ta f  f i rme

sa vocat ion  de  conférenc ie r .  Pour  l r ins tan t  c tes t  le  p la is i r  du  conÈeur  qu i

domine,  le  beso in  d tune résonance, immédia te ,  auque l  se  môle  auss i  le  dés i r

inavoué de  popu lar i té ;  p lus  ta rd ,  après  les  années de  guer re ,  ce t te  vocat ion

prendra une al lure plus pédagogique, Wassermann voudra non seulement charmer,

mais  conva incre ,  exercer  une ac t ion  mora le  sur  ses  aud i teurs .

Comme les séjours régul iers à perl in,  ses voyages à Munich et à

Nuremberg contr ibuent à dissiper 1es souvenirs douloureux du passé. Dans ces

v i l les  où  jad is  i l  ava i t  vécu en  réprouvé,  i l  éprouve pour  la  p remière  fo is

l e  sen t imenÈ d . tê t re chez  so i .  Parmi  tous  les  sé jours  qu ' i l  fa i t  en

Al lemagne  à  ce t te  époque - l à ,  i l  f auË  re ten i r  ce t t e  sema ine  d roc tob re  l 9 l 2

passée  à  S tu t t ga r t ,  à  1 ' occas ion  de  l a  p rem iè re  rep résen taÈ ion  de  l t opé ra  de

Hofmannstha l ,  Ar iane à  Naxos .  DuranL ces  journées  pr iv i lég iées ,  Wassermann

sres t  sen t i  dé f in i t i vement  accepté  en  tan t  qu técr iva in  e t  en  tan t  qu thornme;

une image br i l lante de lrAl lemagne stest imposée à lui  ;  on la reÈrouve dans

ses  romans.
'  

La première drAriane à Naxos const iÈuait  un événement.  éclatant,

f ru i t  de  la  co l labora t ion  drar t i s tes  p res t ig ieux  :  Hofmannstha l ,  R ichard

Straup, Max Reinhart  et  la danseuse Grete l^I iesenthal .  La cour de lJurtemberg

( l ) Cres t  sur  les  conse i ls  de  M.  Buber  que l {assermann donna
essa i  Der  L i te ra t .  Mythos  und Persôn l ichke i t ,  in t i tu lée :
Or ien ta le .

une su i te  à  son
Der Jude als

( 2 )  9 . X I . 1 9 0 6 ,  c i t .  J .  S p e y e r , .  o p .  c i t . ,  p .  9 7 .
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ava i t  Pr is  une Par t  ac t i ve  à  I to rgan isa t ion  de  ces  journées ,  e l le  ava i t

prêté son nbuveau théâtre, rég1é 1e prograrune des fêtes et des récept ions.

P lus  de  s ix 'cen ts  personnes du  monde des  le t t res  e t  des  ar ts ,  a ins i  que de
la haute société al lemande et autr ichienne, avaient été conviées. I , lasser-

mann a  par t i c ipé  à  tou tes  les  cérémoniesêtauxbanquets  o f f i c ie ls ,  i I  a  ren-

cont ré  1e  cerc le  d tamis  de  Hofnmanstha l .  A  la  su i te  des  fes t i v i tés ,  i l  a

été invi té par le baron Gemmingen de StutÈgart  et  chez le baron Schey à

Franc for t ,  d roù  i l  éc r i t  Ie  28  oc tobre  à  Dehmel  :

" rc i  à  Franc for t ,  j rhab i te  chez  le  baron  schey ,  un  membre  de  la

fami l le  Rothsch i ld ,  e t  je  me sens  un  peu gêné par  le  luxe  e t  la  r i chesse.

Mais  depu is  hu i t  jours  je  ressens  l tA l lemagne avec  une in tens i té  que je

n 'a i  jamais  connue auparavant "  ( l ) .

T e l l e  e s t  b i e n  e n  e f f e t  l t i m p r e s s i o n  q u t i l  r e t i r e  d e  c e s  j o u r -

nées ,  f  image idéa le ,  éb lou issante  drune A l lemagne où  se  con juguent  tou tes

les  fo rces  v ives ,  soc ia les  e t  a r t i sÈ iques .  S tu t tgar t  lu i  appara î t  comme un

I^leimar ressuscité :  Ia cdur de I^ lurtemberg, un grand auteur de langue al le-

uande '  un  grand compos i teur  e t  touÈe une soc ié té  cu l t i vée  e t  ra f f inée  s ty

t rouvent  réun is .  E t  dans  ce  monde a l lemand une p lace  lu i  es t  réservée

I^Iassermann vi t  à ce moment- là une manière dtadopt ion et de consécrat ion.

Les  no ta t ions  qur i l  con f ie  à  son Journa l  son t  révé la t r i ces  de  ce  changemenÈ

dta t t i tude  à  1 régard  de  l fA l lemagne en  qu i  i l  reconnaî t  de  nouveau sa  pa t r ie

"Je me sens de plus en plus [ I lemand. Je comprends de mieux en

mieux  ce  pays( . . . ) ' r .  "Je  su is  f rappé par  la  r i chesse de  la  v ie ,  par  la  d iver -

s i té  des  gens ,  par  la  g randeur  du  présent " .  t 'Que l le  r i chesse i l  y  a  dans

cet te  A l lemagne !  Comme e l le  es t  u t i l i sée  e t  comme les  gens  qu i  l ton t  p ro-

d u i t e  s o n t  i n t é r e s s a n t s "  ( 2 ) .

Comme le montrent ces phrases dans lesquel les reviennenÈ sans

cesse 1es  mots  t t r i chesset t r  t td ivers i té t t r  t t in té ressant t t ,  ces  journées  br i l lan-

tes  on t  f la t té  l r imag ina t ion  du  romanc ier  av ide  de  personnages s ingu l ie rs

e t  de  s i tua t ions  hors  du  commun,  e l les  on t  cons t i tué  une mine où  s res t  a l i -

(  I  )  Înédi t ,  Hambourg, I . I  66

( 2 )  C i t .  J .  S p e y e r ,  o p .  c i t . r  p .  1 2 9  à  1 3 3 .
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mentée sa créat ion et lu i  ont fourni  une nouvel le réserve de moti fs pour

de Francfort pour Hambourgses  Ze i t romane.  Dès la  semaine  qu i  su i t  son  dépar t

où i l  rend visi te à Dehmel,  I^ lassermann f ixe sur le papier quelques souvenirs

p i t to resques e t  t race  le  p ro f i l  de  que lques  f igures  or ig ina les  qu i  p lus

tard se retrouveront dans Christ ian l {ahnschaffe.

On voit  à cette occasion de quel le manière le romancier se nour-

r i t  de  la  réa l i té  pour  l r incorporer  à  son oeuvre .  11  es t  év ident  par  exem-

p le  que Ia  mère  de  Chr is t ian  lùahnschaf fe ,  F rau  R ichber ta ,  emprunte  des  t ra i ts

à la baronne Mathi lde de Rothschi ld,  à qui l , lassermann a rendu visi te à Franc-

fo r t ,  e t  à  la  baronne Mumm, avec  qu i  i l  a  d îné  un  so i r .  Le  rno t i f  du  co l l ie r

de perles que le héros du roman emprunte à sa mère pour l tof fr i r  à Karen

Enge lscha l l  esÈ une rémin iscence man i fes te  de  ce t te  so i rée .  On le  t rouve

en f i l igrane dans une let tre de lrauteur à sa femme en date du 28 octobre l9l2:

"Avant-hier,  j  rai  dîné à l thôtel  avec la baronne Mr:.mm, 1a reine

champagne.  E l le  por ta i t  des  per les  à  vous  donner  le  ver t ige  qu i  va la ien t

moins un demi-mi l l ion. 11 est pour moi extrêmement important de voir  et

c o n n a î t r e  t o u t  c e l a "  ( l ) .

Au  cours  de  ces  journées ,  b ien  drau t re  dé ta i l s  on t  é té  no tés  e t

mis en réserve pour les ronans futurs. Certains personnages réapparaîtront

sous une forme à peine déguisée dans Christ ian l . Iahnschaffe, Ainsi  le per-

sonnage de  Cranunon,  un  des  mei l leurs  du  l i v re ,  n res t  en  réa1 i té  que le  por -

trai t  f idèle du diplomate Edgar Spiegl von Thurnsee, un ami de Hofmannsthal

dont l lassermann a fai t  la connaissance à Stuttgart  et  en qui i l  a reconnu

immédia tement  r rune f igure" ,  "une t rouva i l le t t (2 ) .  Après  la  pub l i ca t ion  de

Chr is t ian  l lahnschaf fe ,  Sp ieg l  s resÈ p la in t  auprès  de  C.  J .  Burckhard t  de

la rranière dont i l  avait  été représenté, par lant "dtune indiscrét ion roma-

nesque touchant  sa  personne"  (3 ) .

Le  rappe l  de  ces  dé ta i l s  b iograph iques  n 'aura i t  qu 'un  carac tère

anecdot ique s t  i l  ne permettai t  de mettre en lumière quelques techniques de

( l )  l b i d .  p .  1 3 3 .

( 2 )  I b i d .  p .  134 .

(3) Hofnannsthal -  Burckhardt,  Br iefwechsel, 1956 ,  p .2O2
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créat ion de tr ' lassermann. Al.ors que certaines données du réel se reËrouvent
presque à  1 té ta t  b ru t  dans  Chr is t ian  l ^ tahnschaf fe ,  d rau t res  on t  sub i  des
rnod i f i ca t ions  no tab les .  A ins i ,  pour  décr i re  I ta r is t .oc ra t ie r l {assermann s res t
insp i ré  des  n i l ieux  soc iaux  qur i l  a  connus en  oc tobre  l9 l2  eE avec  lesque ls
i l  es t  res té  en  re la t ion  par  la  su iÈe;  ma is  son op in ion  sur  ces  rn i l ieux  s 'es t
cons idérab lement  mod i f iée  au  f i l  des  ans .  En l9 l2  iL  a  ê tê  éb lou i  par  leur
r i chesse e t  par  leur  cu l tu re .  Pu is  le  g rand tournant  de  la  guer re  a  imposé
draut res  perspec t ives  ;  l , lassermann a  é té  peu à  peu amené à  penser  que cegte
s o c i é t é  a v a i t  e n  r é a l i t é  f a i t  f a i l l i t e ,  p a r c e  q u e  s e s  v a l e u r s  é t a i e n t  f a u s s e s ,
de  te l le  sor te  que,  s i  nous  la ; rêconna issons  dans  Chr is t ian  Wahnschaf fe ,  e l le
nous  esË présentée  sous  un  éc la i rage négat i f  e t  avec  une sévér i té  qu i  n 'a
p lus  r ien  à  vo i r  avec  l ren thous iasme de lg l2 .

Le  sé jour  à  S tu t tgarÈ i l lus t re  d 'une man ière  exempLa i re  l ramél io -
rat ion et même à certains égards la transforrnat ion radicale qui est interve-
nue dans  les  rappor ts  de  l tau teur  avec  son pays  dror ig ine .  A  la  ve i l le  de  la
guer re ,  ! '7assérmann a  réuss i  à  domi r /e r  une par t ie  des  conf l i t s  anc iens ,  i l  a
échappé à  1a  s i tua t ion  marg ina le  du  passé.

Le  prob lème que lu i  pose sa  na issance ju ive  demeure ,  ma is  i1  p ré-
sente  une acu iÈé moins  grande.  Durant  ce t te  pér iode,  Wassermann essa ie  de
s té lever  au  n iveau drune ré f lex ion  généra le  sur  ce t te  quesÈion  qu i ,  sans
êt re  é1 iminée de  ses  préoccupaÈions ,  es t  env isagée avec  p lus  de  sérén i té .

11  pub l ie  des  tex tes  impor tan ts  ( l )  dans  lesque ls  i l  reconnaî t
une cer ta ine  spéc i f i c i té  de  la  t rad i t ion  ju ive  ;  i1  sou l igne l -a  f rag i l i té  de
1rémanc ipa t ion ,  dénonce l robscurant isme des  s ièc les  passés  e t  les  man i fes ta -
t ions  dran t isémi t i sne  qu i  subs is ten t  dans  les  soc ié tés  modernes .  Ma is  son
souc i  ma jeur  es t  d rapa iser  les  conf l i t s  e t  de  conc i l ie r  les  communautés  ;  i l
a f f i rme qur i l  n ty  a  pas  de  t 'peup le  ju i f " ,  re fuse  le  s ion isme e t  se  proc lame
ent iè rement ,  réso lument  [L1emand.  Au n iveau de  la  v ie  quot id ienne e t  de  la
v ie  soc ia le ,  ce t te  pér iode ne  présente  pas  les  heur ts  e t  les  compl ica t ions
gue ses or igines avaient occasionné s au temps de son adolescence et de sa
jeunesse.  Dans les  mi l ieux  ber l ino is ,  i1  f réquente  beaucoup drA l lemands d 'o r i -

( I )  Das  Los  der  Ju i len ,  1904 .Der Jude als O r i e n t a l e ,  l g l O / l 9 l l .  D a s  B u c h
eines schwedischen Autors in Bezi zum Kiewer Ritualnord-Prozep,1 g1 3.
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gine juive qui occupent une place prépondérante dans la vie intel lectuel le,

dans  le  théât re ,  la  l i t té ra tu re  e t  1 réd i t ion  a ins i  que dans  la  v ie  po l i -

t ique et économique. Des homnes cortrne Fischer,  Heimann, Reinhart ,  Rathenau

et  Buber .  dont  i l  a  gagné l rami t ié  on t  imposé leur  personna l i té  e t  on  ne

leur  contes te  pas  leur  p lace .  En eux  la  syn thèse semble  s tê t re  en t iè rernent

réa l i sée  en t re  le  juda isme e t  la  german i té .  L texemple  de  ces  ex is tences

harmon ieuses  e t  fécondes,  de  ce t te  inser t ion  dans  1e  monde a l lemand cons-

t i tue  pour  ldassermann une ra ison drespérer .  Tous  ces  aspec ts  pos i t i f s  qu t i l

d iscerne  dans  la  soc i6 té  a l lemande rendent  mo ins  dou loureuses  les  man i fes-

ta t ions  d tan t isémi t i sme qu i  n ten  subs is ten t  pas  moins  dans  le  Re ich  de

Gui l laume I I ;  i l s  res taurent  en  lu i  la  conf iance.



Au moment de la déclarat ion

l e  l 8  j u i l l e t  1 9 1 4 ,  i l  t e r m i n a i t  j u s t e

Cette concomitance des deux événement.s,

a une signi f icat ion symbol ique :
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CHAPITPJ V

I9I4-I9I9. LA GRANDE CASSURE DE LA GI]ERRE

L'ELAN BRISE

Pour tous les écr ivains al lemands, la première guerre mondiale

a représenté une cassure, une remise en cause des idéaux et des cert i tudes

La conf iance dans les pr incipes et,  les normes de la cul ture bourgeoise, la.

c royance en  la  va leur  de  l ra rÈ,  par t i cu l iè rement  de  la  l i t té ra tu re ,  fu ren t

t rès  fo r tement  ébran lées .Pour  L lassermann,  la  v io lence du  choc  fuË drau tan t

p l u s  d é v a s t a t r i c e  q u r i l  v e n a i t  d ' a t t e i n d r e  à  I ' h a r m o n i e  e t  à : 1 ' é q u i l i b r e .

I1  fu t  f rappé de  p le in  fouet .

d e  g u e r r e  d e  1 ' A u È r i c h e  à  l a  S e r b i e ,

la rédact ion du Bonhomme aux Oies.

qu ' i l  a  sou l ignée dans son Journa l ,

' J 'a i  te rminé  avant -h ie r  ( rnon ro rnan) ( . . . ) ,  ma is  que s ign i f ie  Ia

sa t is fac t ion  que j ' ten  éprouve ?  Cres t  à  pe ine  s i  e l le  peut  oser  se  man i fes te r ( .

L rAuÈr iche a  déc la ré  l -a  guer re  à  la  Serb ie .  Ic i  règne une grande ag i taÈ ion ,

72  paysans  sont  appe lés .  Hugo Hofmannstha l  lu i  auss i  a  dû  par t i r .  Un po ids

È e r r i b l e  p è s e  s u r  m o n  e s p r i t ( . . . ) L e s  j o u r n a u x  p a r l e n t  d ' e m b r a s e m e n t  m o n d i a l

e E  d e  d e s t r u c t i o n  d e s  b i e n s  c u l t u r e l s .  T o u t e  p o s s e s s i o n  s e m b l e  i n c e r t a i n e .

La  te r re  n ta  encore  jamais  vu  de  Èe l les  a rmées.  Que va- t - i l  adven i r?"  ( l ) .

Dès  le  début ,  i l s  p ressent  le  g rand nauf rage,  la  menace qu i  p lane

sur son existence dans ce moment de bonheur et de plénitude. En mars 1914,

i l  avait  décidé de construire une maison à I , , l ien-Grinzing, dans la rue du

Kaasgraben, " tout près des vignobles qui recouvrenÈ les. pentes du Kahlenberg

et  de  Kobenz l "  (2 ) .  11  ava i t  con f ié  la  cons t ruc t ion  à  un  arch i tec te  connu,

le  p ro fesseur  S t rnad.  Pendant  touÈ l - ré té ,  i l  s ré ta i t  pass ionné pour  la  déco-

r a t i o n  e t  l r i n s t a l l a t i o n  d e  l a  m a i s o n ;  l t h a r m o n i e  f a m i l i a l e  s e m b l a i t  a s s u r é e .

l o r s q u ' a u  d é b u t  d e  I ' a n n é e  1 9 l 5  L a  f a m i l l e  s ' é t a b l i t  d a n s

( l )  C i t .  K a r l w e i s
A1 taussee.

( 2 )  J .  S p e y e r ,  J .

,  op .  c i t . ,  p .  242.  I . Iassermann se  t rouve à  ce  moment - là  à

l ,Jassermann und sein Werk, p.  29.
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l a  nouve l le  demeure ,  le  c ie l  s fes t  assombr i  e t  les  perspec t ives  sont  d i f fé -

ren tes ,  le  p résent  es t  accab lan t r  l raven i r  incer ta in .  Le  15  janv ie r  1915,

dans une let tre à Agnes Ulmann, hlassermann envisage sans joie l r instal la-

t ion  procha ine  au  Kaasgraben e t  l ragrand issement  de  sa  fami l le  :

"Vo i là  que je  su is  ma lade pour  la  deux ième fo is  en  l tespace de

s ix  semaines  ( . . . ) ,  ma in tenant  le  déménagement  e t  la  na issance soqt  p roches ,

le  p remier  événement  pour ra i t  ê t re  heureux  s t i l  n ty  ava i t  pas  le  second e t

s i  1 ' é p o q u e  é t a i t  d i f f é r e n t e "  (  I  )  .

Les  premiers  jours  au  Kaasgraben ne  d iss ipent  pas  ces  t r i s tes

pressent iments, conme le conf irme le Journal à la date du 6 févr ier :

"La  maison es t  be l le ,  ga ie  e t  con for tab le ,  e1 le  pour ra i t  me ren-

d r e  h e u r e u x  s i  1 t é p o q u e  n ' é t a i t  p a s  a u s s i  s o m b r e "  ( 2 ) .

Pour l , r lassermann i l  semble que plus r ien ne subsiste de lrharmonie

du pr in temps 1914,  le  choc  de  la  guer re  a  b r isé  son é lan  e t  ébran lé  ses  cer -

t i t u d e s .

LIEXPERIENCE DE LA GUERRE

On se  souv ienÈ que dès  l9 lo  i l  ava i t  p ressent i  l t imminence d 'un

conf l i t  armé et que dans son l ivre LrHomme de quarante Ans i l  avait  montré

deux personnages conf ron tés  à  "1 'épreuve pur i f i ca t r i ce"  de  la  guer re  de  1870.

M a l g r é  c e l a  i l  n ' é t a i t  p a s  a r n é  p o u r  r e c e v o i r  l e  c h o c  d e  1 ' é t é  1 9 1 4 .  F a c e

à la  réa l i té ,  i l  es t  désemparé ,  déch i ré  en t re  des  sent iments  cont ra i res .  Son

at t i tude  mér i te  d 'ê t , re  é tud iée  eÈ comparée à  ce l le  des  au t res  in te l lec tue ls

al lemands, en part icul ier des écr ivains qui étaient proches de lui ,  comme

Hauptmann, Th. Mann ou Dehmel.

Au début du conf l i t  les intel lectuels al lemands ont,  dairs leur

major i té ,  par tagé l ren thous iasme de la  na t ion  e t  épousé la  cause de  1 tA1 le-

magne en  guer re .  En 1914-1915 beaucoup on t  même é té  des  u l t ra -pa t r io tes  doc-

t r i n a i r e s .

Hauptmann écr i t  des poèmes guerr iers

Vater land, hei l 'ges Heimatland".  A aucun moment

cortrne le célèbre : "O mein

( l )  T n é d i t ,  M a r b a c h r T 3  3 2 1 6 .

( 2 )  C i t .  K a r l w e i s r  o p .  c i t . , p .  265 .

i l  n à  s ' a p i t o i e  s u r  l a
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v io la t ion  de  la  neut raL i té  be l ,ge  e t  dans  son arÈ ic le  Gegen Unyahrhe i t  ( l ) ,

i I  par le du t tpassage pacif ique des troupes al lemandes" cortrne drune "quest ion

v i ta le "  Pour  son pays .  Dans un  au t re  tex te ,  i l  re je t te  l tappe l  de  Ronoa in

Ro l land à  r r l ré l i te  in te l lec tue l le  a l lemande"  (2 ) .  A  1 'écr iva in  f rança is  qu i

refuse de considérer la guerre comme I 'une faÈal i té",  i l  répond :  "La guerre

est la guerre'  vous Pouvez vous plaindre de la guerre, mais vous ne pouvez

Pas vous étonner de choses qui sont inséparables de ces àvénements élémen-

ta i res"  ;  la  guer re  es t  à  ses  yeux  la  man i fes ta t ion  d tun  des t in  insondab le

e t  inév i tab le .

Th. Mann cherche à fonder par un effort  de réf lexion son engage-

ment immédiat pour la cause al lemande. I1 se prononce pour "cette grande

guerre populaire, foncièrement honnête eE même solennel le" (3).  En novembre

1914,  i1  pub l ie  ses  Gedanken im Kr iegerp la idoyer  pour  1e  Re ich  w i lhe ln in ien ,

jus t i f i ca t ion  de  la  guer re  nécessa i re  "au  sa lu t  de  1râme"  e t  de  la  "cu l tu re"

a l lemandes,  épreuve "pur i f i ca t r i ce  e t  l ibéra t r i ce"  qu i  s rapparente  au  pro-

cessus  de  c réa t ion  ar t i s t ique  :

"On a  d i t  que l ra r t  é ta i t  apparenté  à  la  re l ig ion  e t  à  l taûour

on peut encore le comparer à une autre force élémentaire et fon-

de la vie qui justernent ébranle de nouveau notre cont inent et.  tous

:  je  veux  d i re  la  guer re" .

Ic i  encore ,  on  re t iendra  l texpress ion  de  t t fo rce  é1émenta i re t t  qu i

déjà chez Hauptmann eÈ qui,  nous le verrons, réapparaît .  chez wasser-

d e s  s e x e s .

damentale

nos coeurs

se trouve

mann.

Dehrne l ,  quant  à  l -u i ,  s tengage p lus  que par  1e  verbe .  A  5 l  ans ,

i l  réuss i t  à  se  fa i re  incorporer  e t  à  revê t i r  l run i fo rme.  I1  écr i t  des  tex tes

pat r io t iques ,  sa  Pr iè re  au  Peup le  (4 )  e t  sa  Chanson à  tous  (5 ) ,  où  i l  exa l - te

( l )  Ber l iner  Tageb la t t ,  Hauptmann s té lève  cont re  un  d iscours  de  Bergson qu i
avait  comparé le combat contre l rAl lemagne à un combat contre la barbarie.

(2 )  4n ! ! . to f t  an  Her rn  R.  Ro l land,  in  Voss ische Ze i tung IO.VI I I .19 l4 .  A  la
te  de  la publ icat ion de lrart ic le GegenUnwàhihêit ,  R. Rol land avait
roandé aux intel lectuels al lemands, part icuf iarement à Hauptmann, de
damner  l r invas ion  de  la  Be lg ique.

(3) A Heinr ich Mann, l8. IX. l9 l4r ig i  Th..  l ' fann-11. Mann,

(4) Gebet ans Volk :rrDank den Schicksal,  Volk in l laf fen,
;nA weTr'li-

(5) Lied an aLle :  uJetzÈ koumt der Kr ieg ,

sut-
de-

con-

Briefwechsel.

Deutschland gegen

der ehrliche Kriegf'.
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la t'guerre, la guerre honnête" dont on peut attendre une régênêtation morale

Les pr ises de posit ion de ces trois auteurs ne représentent nul-

lement  des  cas  iso lés .  Cer tes ,  peu après  le  début  du  conf l i t ,  i l  s tes t  t rou-

vé des voix pour refuser de considérer la guerre comme une fatal i té et pour

lui  dénier toute inf luence bénéf ique sur le plan humain, moral et  nat ional.

Dans sa  révue Das Forum,  in te rd i te .en  1915,  Wi lhe ls r  Herzog dénonça i t  le  dé-

fe r lement  de  la  ha ine .  A  par t i r  de  1915,  la  revue de  D ie  l . Je iPen B lâ t te r  fu t

un  foyer  de  pac i f i sme e t  René Sch icke le ,  pu is  H.  Mann avec  son Essa i  sur

ZoIa  y  aÈtaquèrent  les  écr i t s  de  Th.  Mann.  Le  pac i f i sme fu t  sans  nu l  doute

une réa l i té  dès  le  début  du  conf l i t ,  ma is  1 'é lan  pa t r io t ique e t  le  sent i -

ment  de  so l idar i té  avec  l rA l lemagne représentèren t  a lo rs  une a t t i tude  beau-

coup p lus  f réquente  chez  les  in te l lecÈue ls  a l le rnands.  Cet te  a t t i tude  é ta i t

représentée dans les ur i l ieux de la Neue Rundschau, crest-à-dire dans ce

quton peut  considérer  comme t ' la  fami l le  in te1lectuel le"  de Ï {assermann.  Avant

l es  Gedanken  im  K r i egede  Th .  Mann ,  l a  revue  ava i t  pub l i é  en  sep tembre  l 914

a""a"  U.  O*" i t ,  Europâer tum,  Kr ieg ,  Deutsch turo ,qu i  é ta i t  une exhor ta t ion

1a lu t te  e t  un  reproche adressé aux  in te l lec tue ls  coupab les  d . ravo i r  méconnu

l e s  r  v e r t u s  c a r d i n a l e s : l e  c o u r a g e ,  l t e s p r i t  d e  s u b o r d i n a t i o n ,  1 ' h é r o i s m e

e t  l e  r e s p e c t  d e  l r E t a t  n a t i o n a l  ( l ) .

( l )  L 'op in ion  généra le  qu i  se  dégagea i t  de  la  revue é ta i t  cependanÈ nuancée.
Beaucoup diauteursrcorme Erni l  Ludwig et Al fred Kerr,  étaient partagés
entre l renthousiasme et le doute ;  i ls exprimaient des points de vue
mesurés ,  i l s  adhéra ien t  à  la  cause de  l rA l lemagne en  guer re ,  ma is  espé-
raienÈ que le conf l i t  amènerait  une rnodif icat ion de l tordre ancien eÈ
une amél iorat ion morale, pol i t ique et sociale en Al lemagne. Heimann
avait  écr i t  un long art ic le int i tulé Der Krieg, dans lequel i l  en appe-
lai t  sans chauvinisme aux'sent iments pat i foEiq-ues. 11 démontrai t  que la
guer re  s t iu rposa i t  comme une "nécess i té "  e t  gue les  in te l lec tue ls  deva ien t
lui  faire une place dans leur univers, avec lucidi té et courage. I1 con-
vena i t ,  pensa iÈ- i l ,  de  sa is i r  ce t te  occas ion  de  tou t  remet t re  en  ques-
t ion  e t  peut -ê t re  de  dé f in i r  de  nouve l les  perspec t ives  mora les  :

" L a  g u e r r e  d e  1 8 7 0 - 1 8 7 1 1  é c r i v a i t - i l r [ n o u s  a  a p p o r t é  I ' u n i t é  n a t i o n a l e ,
ce l le -c i  do i t  nous  apporÈer  l tun i té  mora le .  On vo i t  po indre  l taube d tune
nouvel le histoire de notre peuplet ' .

un

a
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Wassermann a vécu en Autr iche et dans la sol i tude les premiers

mois  du  conf l i t .  Ma is  ses  réac t ions  iméd ia tes  nron t  pas  é té  d i f fé ren tes

de ce l les  que nous  venons d tana lyser ,  corme s r i l  ex is ta i t  en t re  tous  ces

écrivains une communauté de pensée ou du moins une sensibi l i té comoune.

Lorsquten  févr ie r  1916 i l  pu t  de  nouveau se  rendre  à  Ber l in ,  i l  rencont ra

longuement et à plusieurs reprises Hauptmann et Rathenau et se sent i t .  inuné-

d ia tement  en  communion  de  pensée avec  eux  ( l ) .

S e s  r é a c t i o n s  à  p a r t i r  d e  1 9 1 4 ,  a u  d é b u t  d u  c o n f l i t  e t  d a n s  l e s

années su ivantes ,  cor respondent  à  ce l les  de  la  ma jor i té  des :écr iva ins  a1 le -

mands.  E l les  connurent  donc  une grande ampl i tude.  Les  in te l lec tue ls  a l le -

mands adoptèren t  en  gros  t ro is  a t t i tudes  success ives  :  pa t r io tes  en  l9 l4 -

1 9 1 5 ,  d é s e s p é r é s  o u  m u e t s  à  p a r t i r  d e  1 9 1 6 ,  i l s  c h e r c h è r e n t  d e s  v o i e s  n o u -

ve l les  à  par t i r  de  l9 l8  e t  fu ren t  a lo rs  pac i f i s tes ,  révo lu t ionna i resr  Dâ-

t iona l i s tes ,  conserva teurs  ou  par t i sans  de  la  Répub l ique de  l {e imar .

Chez h lassermann ,r '
on re t rouve à  peu de  chose près  ces  t ro is

s tades .  Comme Hauptmann e t  Dehmel  (2 ) ,  p lus  rap idement  que Th.  Mann qu i ,

après  ses  Gedanken im Kr iege l  pub l ia  Fr iedr ich  und d ie  g roFe Koa l i t ion  e t

ses Betrachtungen eines Unpol i t ischen, I^ lassermann abandonna ses opinions

in i t ia les .  Après  s 'ê t re  engagé pour  1a  cause a l lemande,  i l  t raversa  une pé-

r iode de  désespo i r  e t  n ren t rev i t  f ina lement  de  poss ib i l i té  de  sa lu t  que

dans un combat dtordre moral.  [ , Iassermann a vécu intensément la grande tragé-

d ie  européenne e t ,  à  c 'e  moment - là  p lus  qurà  tou te  au t re  pér iode de  son ex is -

tence,  on  t rouve chez  1u i  le  re f le t  des  émot ions  co l lec t i ves ,  des  in te r ro -

ga t ions  e t  des  ango isses  de  son temps.

( l )  Rathenau e t  Hauptmann ava ien t  c rée  la  Deutsche Gese l lschaf t  von  l9 l4
qu i  réun issa i t  des  in te l lec tue ls  e t  d .
ré f Iéch issa i t  à  la  s i tua t ion  de  l rA l lemagne en  guer re .  11  es t  poss ib le
que Wassermann a i t  par t i c ipé  à  cer ta ines  de  ses  réun ions i  en  Èout  cas ,
i l  a  f r é q u e n t é  c e  m i l i e u  d e  l a  D e u t s c h e  G e s e l l s c h a f t  v o n  1 9 1 4 .  C f .  s a
l e t t r e  d u  2 8 . I I . 1 9 1 6  à  M a r t a  X a  Z )  :  " I c h ,
He imann,  S tehr ,  Rathenau. . .  sapen b is  f rûh  um 5  Uhr  be i  Hauptnanns, . . .
redeten unendl ich viel ,  aufgewiihl t  von unendl ich vielem".

(2) Dehmel n'a cependant jamais totalement renié son aÈti tude patr iot ique
'  

de  1914.  Dans la  p ré face  de  son. journa l  deJuer re ,  in t i tu lée  È l i l i ta r i smus
und Humani tâ t  (1919) ,  i l  a  jus t i f ié  ses  pr ises  de  pos i t ion  in ÏEGles-
come-Ie1Fa'un écr ivain qui ressenÈait  la culpabi l i té des intel lec-
tue ls  dans  le  déc lenchement  du  conf l i t  e t  es t ima i t  qu t i l  deva i t  con t r i -
buer  à  1 'éd i f i ca t ion  d 'un  monde mei l leur .



- t 69 -

L'ENGAGEI'IENT POUR I^A CAUSE ALLEMANDE

Quand,  Ie  3  août  1914,  l rA l le rnagne déc la re  la  guer re  à  la  France,

son att i tude est sans anbiguité.  Citoyen al lemand vivant en Autr iche, i l  ne

cherche pas  à  se  sous t ra i re  à  son devo i r .  A  aucun moment ,  i l  ne  s r in te r roge

sur  sa  na issance e t ,  conme pour  tous  les  A l lemands d 'o r ig ine  ju ive  ( l ) ,  son

sent imenË drappar tenance à  Ia  na t ion  ne  la isse  p lace  à  aucune espèce drhés i -

ta t ion .  Depu is  qu inze  ans ,  i l  es t  l ibéré  de  tou te  ob l iga t ion  mi l i ta i re ,  ma is

son premier réf lexe est de stengager comme volontaire, i l  envisage mêrne de

passer  de  nu i t  la  f ron t iè re  ;  seu l  le  désar ro i  de  sa  fe rune le  re t ien t .  A  ses

demandes ré i té rées  dr incorpora t ion ,  I ,e  bureau de  recru t " ro . r l  de  Mun ich  oppo-

se  une f in  de  non- recevo i r  parce  qu t i l  n res t  p lus  t 'ap te  au  serv ice t t .  Ne

pouvant  par t i c iper  personne l lement  au  conf l iÈ ,  i1  su i t  anx ieusement  1a  suc-

cess ion  des  grandes ba ta i l les ,  persuadé de  la  jus te  cause de  l rA l lemagne.  I1

emplo ie  dans  son Journa l  un  vocabu la i re  d run  pa t r io t i sme exa l té ,  i l  s ten f lan-

me à  la  p r ise  de  L iège :

"Les Al lemands ont pr is Liège !  Grand enthousias.me !  Je prévois

une grande v ic to i re  d .e  l tA l lemagne e t  de  la  german i té .  L tA l lemagne dev ien t

une pu issance mond ia le" .  11  es t  v ra i  que les  moËs de  t 'german i té t t  e t  de  "pu is -

sance mond ia le"  qn i  é ta ien t  à  l rhonneur  à  1 répoque dans  les  mi l ieux  o f f i -

c iels se trouvent immédiatement tempérés par la nuance de crainÈe avec la-

quel le l . lassermann envisage la victoire :  "Que Dieu nous préserve alors de

1 ' o r g u e i l  ! "  ( 2 ) .

Dans la  quere l le  qu i  oppose les  in te l lec tue ls  de  langue f rança ise

et  leurs  conf rè res  a l lemands,  i l  n rhés iÈe pas ,  i l  p rend réso lument  par t i

pour le camp al lemand, mettant en accusat ion Maeter l ink et Bergson qui,

dans  ce t te  jus te  causer r récr iven t  con t re  1 tA l lemagne. . .  (ce  qu i )  vous  fa i t

douter  de  la  na ture  humaine  " (3 ) .

( l )  ta  s i tua t ion  fu t  la  même en Aut r i che  où  un
nann, composa une des chansons mil i ta ires
ch isches  Re i te r l ied .

Ju i f  s ion is te ,  Hugo Zucker-
0s  te r re i -les  p lus  cé lèbres  :

(2 )  9 .Vr r r .  l 9  I  4  ,

(3 )  22 .v r r r .  l9  l4
pas s igné le

c i t .  K a r l w e i s ,

,  i b i d . ,  p .  2 4 7  .
t tmanifeste des

o p .  c i t .  ,  p .  . 2 4 4 ,

I1 faut noter cependant
93",  "Appel aux Nat ions

que l{assermann nt a
c i v i l i s é e s " .
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noÈe encore  :  r run  grand espr i t  s res t

d o u t e "  ( l ) .

i 1

de

Au début  de  décembre  1914,  i l  adresse à Frederik van Eeden

une leÈt re  (2 )  dont  cer ta ins  passages représenten t  Les  tex tes  les  p lus  dé-

te rminésr  les  p lus  "engagést '  qu t i l  a i t  éc r i t s  pour  dé fendre  la  cause a l le -

mande.  La  guer re ,  a f f i rme- t - i l ,  a  permis  à .cer ta ins  de  déc lencher  une od ieuse

camPagne de ca lomnie  e t  de  dé la t ion  cont re  l rA l lemagne.  11  es t  ind igne de

devo i r  se  dé fendre  d 'accusat ions  mensongèresre t  1a  v io la t ion  de  la  neut ra l i -

té  be lge  n tes t  qu tun  pré tex te  pour  accuser  l tEmpi re  :  ' .

" L r e x i s t e n c e  d t u n  g r a n d  p e u p l e  n f a - t - e l l e  p a s  p l u s  d r i m p o r t a n c e

que Ia  per tu rba t ion  passagère  que do i t  suppor te r  un  pe t i t  pays  t raversé  par

une armée ? t ' .  L tA l lemagne nra- t -e l le  pas  é té  la  "v ic t ime d tune con ju ra t ion

sys témat igu€" ,  les  so lda ts  a l lemands sonÈ- i1s  des  "p ro fanateurs"  parce  qur i l s

on t  dû  prendre  d tassaut  des  ca thédra les  Èrans formées en  c i tade l les  ?

Suit  un vibrant plaidoyer en faveur de l tarnée al lemande qui ne

la isse  pas  d 'é tonner  sous  la  p lume d tune anc ienne recrue  peu dbc i le  de  la

caserne de  l { i i r zburg  :  cer tesr '  l ra rmée a l lemande nres t  pas  fa i te  que de t rché-

rub ins" ,  ma is  i l  n rex is te  aucune "au t re  o rgan isa t ion  qu i  in tègre  auss i  com-

p lè temenÈ l f ind iv idu  à  une comnunauté  s ign i f i ca t i ve( . . . )Des  généra t ions  on t

grand i  dans  ceËÈe d isc ip l ine  qu i  es t  passée dans  la  cha i r  e t  dans  le  sang

du peup le  e t ( . . . ) ,  sub i te rnent  nous  devr ions  ê t re  une na t ion  de  meur t r ie rs  e t

de  pro fanaÈeurs  ?" .

La guerre, poursuit  la lassermann, fai t  oubl ier tout ce que 1tAl le-

magne a êtê dans le passé ;  el le a 'etê un pays cosmopol i te,  ouvert  aux in-

f luences  é t rangères ,  qu i  sacr i f ia i t  à  la  cu l tu re  e t  à  l thumanisme son iden-

t i té  na t iona le ,  un  " laqua is  des  au t res  peup les" .  LongÈemps son te r r i to i re

ne fu t  "qu tune auberge dans  laque l le  e I le  é ta i t  to lé rée" .  Ma in tenant ,  la

s iÈuat ion  s res t  u rod i f iée ;  l rA l lemagne a  réuss i  à  s ta f f i rmer  en  tan t  que

naEion  eË c res t  ce  que le  monde ne  peut  lu i  pardonner .

l l] t".i,. 'rl:5"-'rt;",:"" h,7s 77st r. pour monrrer re prix qu,' arrachair
à ce texte, Wasserm6ETf a donné un caractère off ic iel  en le faisant,
publ ier dans le journal Zeit-Echo. Frederik van Eeden, médeciu et écr i-
va in  ho l landa is ,  esÈ un cor respondant  de  R.  Ro l land,  de  H.  Hesse,  de  S"
Zweig .  An imé d 'un  espr i t  pac i f i s te  i l  s res t  assoc ié  dès  le  début  de  la
guerre à la protestat ion de R. Rol land contre la pr ise de Louvain. Pen-

'dant  touËe la  durée  du  conf l i t ,  i l  oeuvra  pour  tempérer  la  ha ine .  En
1919,  i l  adhéra  à  la  Déc la ra t ion  d ' IndépendAnce de  l rEspr i t  de  R.  Ro l land.
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I {assermann, on le voi t ,  nthésite pas à faire siennes certaines

ana lyses  de  ce  qu ton  peut  appe ler  " l t idéo log ie  dominante t r ,  ou  t ro f f i c ie l le " ,

de  son temPs.  11  ex ige  pour  l rA l lemagne le  d ro i t  d tex is te r  en  tan t  que grand

PaYsr  i l  sa lue  1réve i l  de  la  consc ience naËiona le ,  i l  dé fend les  t rad i t ions

german iques ,  en  par t i cu l ie r  ce l le  qu i  es t  la  p lus  contes tée  à  1 ré t ranger  :

la  t rad i t ion  n i l i ta i re .  I1  u r in in ise  e t  rnêne i l  jus t i f ie  la  t raversée de  la

Be lg ique en  invoquant  l : l rex is tence d tun  grand peup le" ,  a rgument  que Th.  Mann

ntaura i t  pas  récusé à  la  même époque.  Ne re t rouve- t -on  pas  dans  Fr iedr ich

und die groFe Koal i t ioq un raisonnement à peu près semblable: ? L' invasion

ds.:rojâune de Saxe par Frédéric l -e Grand à laquel le Th. Mann nous invi te à

comParer  l t invas ion  de  la  Be lg ique,  é ta i t  sans  doute  cont ra i re  au  dro i t  in -

te rna t iona l ,  ma is  la  Prusse ag issa i t  se lon  un  dro i t  d rune au t re  na t .u rer " t le

dro i t  de  la  pu issance montanter r .

Peu après  ce t te  1e tËre  à Frederik van Eeden, hlassermann pu-

b l ie  encore  deux  tex tes 'pour  dé fendre  e t  encourag€r  son pays .  Dans son

Fragment  Ûber  das  Nat iona lge fûh1 ( l ) ,  i l  i ns is te  sur  1e  rô le  p r imord ia l r rde

l rh is to i re ,  des  t rad i t ions ,  du  paysage e t  de  la  langue"  comme fac teur  d ru-

n i té .  P lus  impor tan t ,  1e  recue i l  Deutsche Charak tere  und Begebenhe i ten  se

présente  comme une su i te  de  réc i ts  insp i rés  des  chron iques  h is to r iques  e t

réd igés  à  par t i r  de  l913 (2 ) .  L rau teur  y  ava i t  f i xé  le  souven i r  de  que lques

f igures exemplaires et de quelques événements marquants du passé al lemand.

11 pub l ie  ces  réc i ts  en  19 l5  en  les  fa isan t  p récéder  d 'une in t roduc t ion  qu i

soul igne lr intent. ion de sa démarche :
t t l ,a guerre présenÈe que nous autres Al lemands ressentons comme

une guerre nat ionale, nous fai t  un devoir  de rappeler au souvenir  du peuple

l  t  image de quelques-uns de ses'  hommes 1-es plus singul iers" (3) .

Ce l i v re  es t  sa  cont r ibu t ion  personne l le  à  l re f fo r t  que do i t  s t in -

poser  le  pays .  L tessent ie l  de  l t in t roduc t ion  es t  cons t i tué  par  une ré f lex ion

( l )  1915 ,  i n Lebensd iens t ,  p . r86-202

(2 )  Pub l iê  ehez  F ischer  en  1915,  le  l i v re

(3) Deutsche Charaktere und Begebenheiten,

connut un vi f  succès.

p .  9 .
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sur le devenir  histor iqr- le de l rAl lemagne. Ic i  encore, nous retrouvons quel-

ques idées-forces de 1'époque. I . lassermann pr iv i légie des rnot i fs caractér is-

t iques  :  dès  I taube des  tempsr  le  peup le  a r lemand pr im i t i f  a  dû  s topposer

aux  envah isseurs  en  ra ison de  sa  s i tua t ion  au  cent . re  de  l tEurope.  11  a  p r is

Èrès  tô t  consc ience de  sa  spéc i f i c i té  eÈ i l  I ' a  a f f i rmée face  à  Rome en ne

perdant  jamais  de  vue,  même dans  les  pér iodes .d faba issement ,  qu t i l  ava i t  à

assumer  en  Europe un  " rô le  de  se igneur " (Her renro l le l .  la  Réforme fu t  le  p lus

a l le rnand des  mouvements ,  ma is  la  guer re  de  Tren te  Ans  br isa  l fespo i r  qu tava i t

fa i t  na î t re  le  g rand é lan  de  l ibéra t ion  e t  i1  fa l lu t  a t tend le  la  u ron tée  de

l rE ta t  p russ ien  pour  que se  lève  une nouve l le  espêrance.  A  1réco le  de  la

d isc ip l ine  pruss ienne,  gu idée par  l rexernp le  de  s t ra tèges  e t  de  pr inces  pres-

t ig ieux ,  l rA l lemagne a  peu à  peu accompl i  son  des t in  e t  t radu i t  en  ac tes

l r idéa l  qu i  sommei l la i t  en  e l le  depu is  les  dern ie rs  e ,mpereurs .  Frédér ic  le

Grand fuË un  organ isa teur  gén ia l ,  même sr i l  ne  lu i  fuÈ pas  donné dra l le r

jusqurau bout  de  la  tâche :  i l  "a  c réé  une nouve l le  no t ion  d théro ism{ . . . ) ;

en  lu i ,  Ie  v isage a l lemand a  t rouvé son express ion  les  p lus  é loquente"  ( l ) .

E t  lo rsque I , Iassermann s r in te r roge sur  les .honrnes  les  p lus  représenta t i f s  de

1 'A l lemagne,  le  porÈra i t  du  bourgmest re  Meyer  pe in t  par  Ho lbe in  e t  le  por -

t ra i t  d tun  ' v ie i l  homme par  Lucas  Cranach.  vo is inenÈ avec  les  f igures  de

Luther ,  de  Bach e t  des  grands  serv iÈeurs  de  1 'E ta t  p russ ien ,  Scharnhors t  e t

M o l t k e .

'  L raccent  mis  sur  1a  "german i té" ,  sur  le  I ' ch r is t ian isme a l lemand"

ins tauré  par  la  Réforme,  sur  le  rô le  dé terminant  de  la 'Prusse esÈ en accord

avec  1a  ré f lex ion  h is to r ique o f f i c ie l le  sous  Gu i l laume I I .  Après  avo i r  é té

les thèmes favoris de Trei tschke, tous ces moti fs se retrouvaient chez H.

Del lbr i ick et dans presque tous les discours de l te,mpereur lui-mâme. Lt image

de Frédéric Le Grand invi te à i les comparaisons avec l 'essai de Th- Mann

Fr iedr ich  und d ie  g roPe Koa l i t ionre t ,  dans  l rensemble  lùassermann nous  appara î t

marqué par  les  idées  de  son temps.  La  no t ion  de  spéc i f i c i té  de  la  t rad i t ion

german ique sou l ignée avec  ins is tance rappe l le  les  ré f lex ions  de  1 'époque sur

la  "cu l tu re  a l - lemandet t  opposée à  la  "c iv i l i saÈ ion  occ identa le" .

(  l  )  lb id . P .  I 7 .
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Après la publ icat ion de DeuÈsche CharakÈere undBegebenheit ,en,

h lassermann cesse de  mê1er  sa  vo ix  à  ce l le  des  nHur rapat r io tenr r .  Cèr tes ,

en  son fo r  in té r ieur ,  i l  ne  se  déso l idar ise  pas  de  Ia  cause na t iona le  ( l  )1

son Journal et  sa correspondance ténoignent drune sol l ic i tude et dtune

souf f rance cons tan tes  pour  1 rA l lemagne,  ma is  ses  conv ic t ions  hr rman i ta i res

sont mises à rude épreuve et bientôt el les ne peuvent plus accepÈer ce

déchaînement de violence. Englout i ,  écrasé par les événemements, I . lasserurann

renonce peu à  peu à  s 'expr imer  sur  le  conf l i t .  Le  pa t r io t i sue  du  c i toyen e t

les  incer t i tudes  de  l thomme qu i  s r in te r roge sur  Ie  sens  des"événements  s ra-

vèren t  inconc i l iab les  .

DU DESESPOIR A LA MISSION MORALE

LréÈude des  tex tes  prouve que 1es  doutes  qu i  l temporÊent  à  par -

t i r  de  1915,  on t  en  réa l i té  des  rac ines  anc iennes.  I l s  on t  é té  s imp lement

contenus  par  l ren thous iasme des  premiers  mois  de  guer re .

Quand on  l i t  le  Journa l  tenu avec  régu la r i té  à  par t i r  de  ju i l le t

1914,  on  comprend que dès  le  début  l {assermann a  vou lu  a l Ie r  au-de là  d run

s imp le  t 'pa t r io t i sme cocard ie r " .  I1  s res t  in te r rogé avec  anx ié té  sur  la  s i -

gn i f i ca t ion  de  la  guer re  qu i  l raccab le  e t  le  dérou te ,  fa isan t  na î t re  en  lu i

l a  m a u v a i s e  c o n s c i e n c e  e t .  l e s  r e m o r d s .  1 1  n o t e  t e  l 2 . V I I I . l 9 l 4  :  " L e  m o n d e

se d is loque.  Incend ie ,  meur t re ,  p i l lage ,  déva lua t ion  de  l ta rgent ,  de  la

propr ié t { . .ùe t  je  cont ru is  une maison à_un moment  pare i l "  (2 ) .

I1  par le  d tabord ,  lu i  auss i ,  "d tune nécess i té  des  événements" ,  de
t t fo rces  incont rô lab les t t ,  auxque l les  on  ne  peut  se  sous t ra i re  e t  t ten  regard

desque l les  le  des t in  de  l r ind iv idu  nren t re  pas  en  cons idéra t ionr r  (3 ) .

11  répond à  I t i r rup t ion  de  ce t te  fo rce  sauvage par  un  ré f . lexe

pr imi t i f ,  par  une a t t i tude  quas i  b io log ique,  comparab le  à  ce l le  de  1 'êÈre

humain  qu i ,  à  1 'aube des  temps,  se  t rouva i t  con f ron té  à  un  ca tac lysme na-

tu re l .  Ses  facu l tés  in te l lec tue l1es ,  sa  capac i té  de  ra isonnemenÈ semblen t

un instant abol ies; i l  voudrai t  revenir  à une vie animale, végétat ive :

( l )  I ^ Iassermann n 'a  jamais  p r is  o f f i c ie l lement  pos i t ion  pour  le  pac i f i sne .

( 2 )  C i t .  K a r L w e i s ,  o p .  c i t .  p .  2 4 5 -

( 3 )  5 . v r r . l 9 l 4 ,  i b i d .  p .  2 4 3 .
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t tJtai  eu envie, écr i t - i l ,  de me tapir  dans un champ corîme pour y

prendre  rac ine ,  pour  y  perdre  consc ienc . t t " ( l ) .  Que lques  semaines  p lus  ta rd ,

i l  avoue '  rUra i  perdu  to ta lement  la  facu l té  de  pro férer  des  paro les ,  je  ne

su is  qu tou ie  e t  resp i ra t ion"  (2 ) .  11  es t  persuadé gu tau  mi l ieu  de  ce t te  g ran-

de fa i l l i te  de  1- tespr i t  e t  des  va leurs  mora les ,  " r ien  drau t re  ne  peut  nous

s a u v e r  q u e  l a  c h a l e u r  d t u n  a n i m a l  o u  l e  s o r n m e i l ,  l e  s o m m e i l . . . t t ( 3 ) ;  i l  n e

res te  "pour  I tespr i t  e t  pour  le  coeur t t  que les  images insoutenab les  J 'du  sang,

d e  l a  m i s è r e  e t  d e  l a  m o r t " .

Pour tan t ,  au  n i l ieu  de  ce  tourb i l lon  de  v io lence. -qu i  para lyse

1 t ê t r e ,  s e  d e s s i n n e n È  l t a m o r c e  d t u n e  r é f l e x i o n  e t  u n e  t e n t a t i v e  d t a p p r é c i a -

t ion du cataclysme. Wassermann cherche à surmonter le choc ini t ia l ,  iL veut

évaluer les dimensions du conf l i t  et  ses conséquences à long terrne.

Et  d rabord  i l  cons ta te  que la  t ragéd ie  a t te in t  l rEurope tou te

ent iè re .  Homme européen,  i l  l res t  p ro fondément .  B ien  sûr ,  i l  se  sent  A l1e-

mand,  ma is  i l  v i t  en  AuÈr ichepet  l t l ta l ie  où  i l  sé journe  presque chaque an-

née es t  pour  lu i  une te r re  d ré lec t ion .  Quant  à  sa  pa t r ie  in te l lec tue l le ,

e l l e  d é b o r d e  l a r g e m e n t  l t e s p a c e  g e r m a n i g u e :  n e  s r e s t - i l  p a s  n o u r r i  d e s  r o -

manc iers  f rança is ,  ang la is  e t  russes  ?  Sa to lé rance fonc iè re  e t  son  humanisme

a s p i r e n t  à  u n e  p a t r i e  e u r o p é e n n e ,  à  " l r e n t e n t e  e n t r e  1 e s  n a t i o n s . . . ,  à  1 r é -

change pac i f ique  des  chefs 'd toeuvre  "  (4 ) .  Les  combats  dans  lesque ls  "s ren t re -

déch i ren t  les  na t ions  européennes"  ru inent  ce t te  espérance.  La  déc la ra t ion

de guer re  à  la  Russ ie ,  pu is  à  la  France,  l ren t rée  de  l rAng le te r re  dans  le

conf l i t  sont autant,  drévénements dramatiques, comme des catastrophes natu-

r e l l e s :

" H i e r ' ;  é c r i t - i l  l e  5  a o û t  l g l 4 , t l j r a i  l u . . .  q u e  l r A n g l e È e r r e  m e n a -

çait  de déclarer l -a guerre. Au même moment,  le ciel  étai t  sombre comme je ne

I t a v a i s  j a m a i s  v u . . .  P e u  a p r è s ,  I t o r a g e  a  é c l a t é "  ( 5 ) .

(  I  )  5  . V I I .  1 9 1 4 ,  i b i d . ,  p .  2 4 4 .

( 2 )  2 2 . v T I I . l 9 l 4 ,  i b i d . r  p .  2 4 6

( 3 )  7  . I x .  1914 .  i b i d . ,  p .  249  .

( 4 )  Tb id . ,  p .  2s7 -

( 5 )  6 . V I I I . l 9 l 4 .  i b i d . ,  p .  2 4 4 .
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Un à  un ,  les  murs  de  Lréd i f i ce  européen s técrou len t .  Wassermann
redoute  par -dessus  tou t  l ten t rée  de  I t l ta l ie  dans  la  guer re .  A lo rs - ,  pense-

t - i l r  le  "sabbat  des  sorc iè res  sera i t  à  son comble ,  ce  sera i t  le  c répuscu le
des  d ieux ,  le  chaos"  ( l ) .  Quand l révénement  se  produ i ra ,  i1  ver ra  conf i rmée

la  " rupÈure  de  tous  les  l iens  en t re  les  peup les" .

L tEurope,  pa t r ie  des  c iv i l i sa t ions ,  esÈ devenue à  ses  yeux  , , , r [ r

repa i re  de  meur t r ie rs " ,  e l Ie  a  t rah i  sa  v ie i l le  cu lÈure  e t  i1  n thés i te  pas
à la  metÈre  en  accusaÈion .  11  c ro i t  percevo i r  les  causes  de  1a  ca tasÈrophe

dans le  v ie i l l i ssemenÈ des  s t ruc tu res ,  dans  1 'aveug lement  dé 's  peup les  ou-
b l i e u x  d e s  v a l e u r s  q u ' i l s  o n t  e u x - m ê m e s  d é f i n i e s .  D è s  l e  1 5  a o û t  1 9 1 4 ,  s o n
e s p r i t  l u c i d e  p r é v o i t  q u e  d e s  " r é v o l u t i o n s  f e r o n t  s u i t e  à  c e t t e  g u e r r e r . . .
qure l les  anèneront  une réorgan isa t ion t '  des  s t ruc tu res  po l i t iques ,  économi -
ques  e t  soc ia les '  car  la  guer re  es t  en  dé f in i t i ve  une t tconséguence de  l to r -
d re  cap i ta l i s te ' r  ;  e l1e  es t  due éga lement  au  mépr is  dans  leque l  on  a  tenu

" l t e s p r i t  e t  l a  r a i s o n "  ( Z ) .

Pour l r instant cependant,  t r{assermann refuse de sombrer dans un
pess imisme to ta l  ;  i l  veu t  penser  que l tépreuve sera  sa lu ta i re  pour  I tEu-
rope '  qure l le  lu i  donnera  la  poss ib i l i té  de  se  régénérer  e t  de  se  re t rouver

e I le -même.  11  espère  que Ie  sang versé  t tcou le  pour  une grande idée,  pour

1 l h u r n a n i s a t i o n  d e  l r h u m a n i t é "  ( 2 ) .  E n  c e l a  a u s s i ,  s o n  a t t i t u d e  r e j o i n t  c e l l e

de nombreux  in te l lec tue ls  a l lemands qu i  cons idèrenÈ la  guer re  à  ses  débuts

comme une exhor ta t ion  à  changer  de  vo ie ,  à  oeuvrer  pour  1 téd i f i ca t ion  drun
monde mei l leur .

Parmi  tou tes  les  na t ions ,  c res t  l tAu t r i che ,  dépos i ta i re  des  c iv i -
l i sa t ions  german ique,  s lave  e t  la t ine  qu i  lu i  cause La  p lus  g rande souf f rance.

Avec  amer tume '  i l  ass is te  au  dé labrement  du  v ie i l  éd i f i ce .  11  perço i t  imé-

d ia te roent  le  "pess imisme e t  Le  scept ic isme"  qu i  fe ra  le  I 'ma lheur  du  paysr . . .

1e  manque de  conf iance en  so i  e t .  l t i r réso lu t ion  "d tun  peup le  qu i  hés i te  en t re
t ' l ren thous iasme e t  le  désespo i r "  (3 ) .  Rent ran t  de  Sty r ie  à  V ienne vers  la

(  I  )  l 2 . V I I I .  l 9  l 4  .  i b i d . ,  p .  2 4 6  .

( 2 )  l 5 . I x . l 9 l 4 .  i b i d . r p .  2 5 2 .

( 3 )  18 . x .1914 .  i b i d . r p ;  255 -6 .
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f in  du  mois  d taoût  1914,  i l  es t  f rappé par  l faccab lement  de  la  popu la t ion ,

par le découragement et le fatal isme qui contrastent avee 1rénergie l ibérée

en Al lemagne Par l rentrée en guerre. Lradninistrat ion autr ichienne supporte'

mal le choc eË se désorganise, le " laisser-a11er" général  et  r ' la morgue de

l ta r isÈocra t ie f r  son t  des  s ignes  man i fes tes  de  la  fa ib lesse  drun  grand empi re .

Wassermann porte parfois sur I  tAutr iche des jugements sans appeL et sans

compla isance :  t tQuand on  observe  un  peu les  gens  d t i c i ,  on  es t  sa is i  de  peur

e t  i l  ne  vous  res te  p lus  beaucoup d tespo i r  pour  ce  peup le  v ienno is  :  aucun

sér ieux  vér i tab le r r .  La  grav i té  de  l rheure  révè le ,  à  son av is ,  que les  Aut r i -

chiens ne const iÈuent pas vraiment t tune nat iontt ,  mais seulement t tun mélange

dtho- .es t t .  t t l .es  r i ches  sont  cor rompus,  1es  pauvres  dé la issés ,  1a  nob lesse

sans fo rce ,  la  bourgeo is ie  sans  f ie r té  e t  sans  idée,  le  gouvernement  sans

a u t o r i t é f . . 1 ' ( l ) .  1 1  s e  d e m a n d e  m ê m e  s i  l r A u t r i c h e  s e r a  v i a b l e  a p r è s  l a  g u e r r e ,

posant  a ins i  la  ques t ion  du  ra t tachement  à  l rA l lemagne qu i  sera  à  l to rd re

du jour  au  lendemain  du  conf l i t .  Sa  c r i t ique  acerbe,  par fo is  excess ive ,  t ra -
/

du i t  un 'g rand espo i r  déçu.

Cet te  v is ion  d 'une Europe responsab le  de  ses  propres  malheurs

amène peu à peu l , lassermann à se méfier du chauvinisme et à ternpérer son élan

pat r io t ique.  S i  la  cu lpab i l i té  a  des  d imens ions  européennes,  1 'A l lemagne

auss i  do i t  en  assumer  sa  par t .  Une no ta t ion  du  25  oc tobre  1914 prouve que

le  doute  sur  le  degré  de  responsab i l i té  des  d i f fé ren ts  peup les  comrnence dé jà

à  s  I  ins i rn rerdans  l 'espr i t  d .e  l  tau teur : '

"Cer tes ,  la  ra ison  me d i t  que l rA l lemagne l i v re  un  cbmbat  cap i ta l  ;
je  sa is  qu t i l  s fag iÈ  drune guer re  dé fens ive ,  je  conna is  assez  b ien  les  mach i -

na t ions  qu i  on t  condu i t  à  ce t te  te r r ib le  nécess i té  ;  rna is  les  au t res  ne  sont -

i l s  que des  bê tes ,  des  desperados ,  des  mal fa i teurs  e t  des  bour reaux  sangu i -

n a i r e s  ? "  ( 2 ) .

Cependant  ces  in te rpré ta t ions  de  la  guer re  cons idérée d fabord

comme un accident inévi table et énigmatique, puis coi lune une épreuve à cer-

ta ins  égards  mér i tée  e t  peut . -ê t re  sa lu ta i re  pour  les  na t ions  européennes,  ne

( l )  18 . x .1914 ,  i b i d . r p .  255 -56 ,

(2 )  23 . x .1914 ,  i b i d . , p .  257 ,
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l u i  fourn issent  pas  une exp l i ca t ion  sa t is fa isan te ;  e l les  ne  res t i tuent  pas

touÈe l rampleur  du  ca tac lysme e t  1a  vér i tab le  s ign i f i ca t ion  se  dérobe encore .

Les idées de châÈiment et de puri f icat ion restent hypothét iques. IJassermann

é c r i t  I e  2 5  o c ç o b r e  l 9 l 4  :

"Je  ressens  b ien  Ie  carac tère  é lémenta i re  de  la  guer re ,  ma is  ma

ra ison Pro tesËe encore  cont re  ce t te  fé ru le  que D ieu  brand i t  au-dessus 'des

p e u p l e s '  p a r e e  q u e  j e  n t a p e r ç o i s  a u c u n  b u t ,  a u c u n  b i e n  q u i  r é t a b l i s s e  l ' é -
qui l ibre, r ien qui puisse nous dédommager ou dédommager ceux qui v iendront

après  nous .  Je  veux  b ien  c ro i re ,  ma is  je  ne  comprends pas . ;  je  mrappara i .s

monst rueusement  abandonné sur  ce t te  p lanète"  ( l ) .

A  par t i r  de  1à ,  Wassermann es t  menacé par  l rabsurde.  Dans ce t

un ivers  qu i  se  dé fa i t ,  i l  n ten t revo i t ,  aucune f ina l i té ,  le  monde semble  s im-

p lement  se  préc ip i te r  vers  son propre  anéant issement .  L t incer t i tude  e t  la

confus ion  in i t ia les  qurava i r t  magguées 1ré Ian  pa t r io t ique on t  de  p lus  e r i

p lus  tendance à  se  muer  en  désespo i r .  L tespr i t  sub i t  l tassaut  des  images

barbares  e t  des  ha l luc ina t ions  ;  dans  le  Journa l  monten t  des  c r is  de  dé t resse

et  s 'expr ime un sent iment  de  déré l i c t ion ,  I 'homme se  sent  bann i  de  sa  propre

ter re  :
' ' ( . . . )11  faudra i t  fu i r  sur  une au t re  é to i le  pour  que 1 'âme pu isse

t rouver  le  repos( . . . )Mon espr i t  es t  cor t rne  une pr ison"  (2 ) .  "Ter re  !  Ter re  !

Humani té !  a r rê tez-vous  !  Réf léch lssez  !  E t  to i ,  D ieu ,  où  es- tu  ?  Que veux- tu

fa i re  de  nous  ?r r  (3 ) .

FinalemenÈ 
-crest 

une expl icat ion de nature phi losophique et rel i -

g ieuse qu i  l remporÈe.  E l Ie  t radu i t  une pr ise  de  consc ience dramat ique,  ma is

d 'une cer ta ine  man ière  e l le  sauve Wassermann drune désespérance to ta le .

Cette pr ise de conscience s I  ébauche dans la let tre .  à Frédérik

van Eeden qui présente en réal i té deux volets.  Le plaidoyer en faveur de

l rA l lemagne s ty  doub le  d rune Èéf lex ion  généra le  où  nous  re t rouvons  cer ta ines

idées- fo rces  qu i  nous  sont  dé jà  fami l iè res  :  la  guer re ,  que l  que so i t  re

( l )  23 . x .1914 ,  i b i d . ,  p .  257  .

( 2 )  23 . x .1914 ,  i b i d . ,  p .  257 .

(3 )  6 . x I . 1914 ,  i b i d .  t p . . 259 .
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bon droi t  de LrAl lemagne, est horr ible.  Peut-être ce giganÈesgue bouleverse-

ment aura-t- i l  des conséquences bénéf iques pour l rEurope, puisque rr les réfor-

rnes  pac i f iques t 'ne  parv iennent  pas  à  s f  imposer  d re l - les -mêmes e t  que t t les

transformations de lrhumanité ne procèdent que de grandes catastrophes".

Néanmoins, et  crest 1à que lùassermann franchit  Ie pas décisi f

dans  sa  ré f lex ion ,  i l  fau t  b ien  comprendre  que la  ca tas t rophe présente  es t

la  man i fes ta t ion  du  pr inc ip"  d ïma l  qu i  se  donne l ib re  cours  dans  le  monde.

E l le  n res t  pas  le  s imp le  déchaînement  de  fo rces  é lémenta i res  e t  aveug les ,

mais  l texpress ion  d tune vo lon té  dé l ibérée  de  des t ruc t ion  e t 'de  négaÈion .  Les

in te l lec tue ls  modernes ,  pense l rau teur ,  n ron t  pas  le  courage de  regarder  Ie

mal  en  face ,  i l s  le  " ra t iona l i sen t  . . .  e t  le  min imisent .  Ma is  " le  rpa l  ex is te  ;

i l  y  a  un  l la l in . . .  sans  scrupu le  e t  sans  coeur ' r .  Dos to îevsk i  a  su  le  rendre

sens ib le  e t  ma in tenant  l tEurope es t  menacée par  ses  gr i f fes .  LaQ.ger re  dépas- .

s e  l e  c o n f l i t  d e s  n a t i o n s ,  e n  e l l e  s t a f f r o n t e n t  l e s  g r a n d s  p r i n c i p e s  d u b i e n

et du mal et el le pose des quest ions plus fondaryentales que cel1e de la cul-

pab i l i té  de  te l  ou  te l  peup le .

Au fu r  e t  à  mesure  que l tEurope s ren l i se  dans  le  conf l i t ,  t r r lasser -

mann prend ses distances par rapport  aux événements ;  accablé par ce reÈour

à  la  barbar ie  p r im i t i ve ,  i l  avoue,  au  début  de  l 'année l9 l8  :  "J 'a i  abandonné

tou te  ac t iv i té  po l i t ique .  11  fau t  essayer  de  v iv re  humainement "  ( l ) .

La guerre ampl i f ie son pessimisme et sa Èendance à voir  le monde

sous un éclairage manichéen. Cependant,  comme le laisse entendre cette ci ta-

t ion ,  i l  ne  sombre  pas  dans  le  n ih i l i sme.  Son re fus  drengagemenÈ po l i t ique

nfes t  pas  un  re fus  de  tou te  fo rme-drac t ion .  11  marque s imp lement  une t rans-

formation des perspect ives et des préoccupat ions. Désormais l^ lassermann veut

se  s i tuer  au  n iveau de  Ia  ré f lex ion  mora le  e t  s ra t taquer  aumal  dont  i l  dé-

nonc .e  l . tex is tence.  S i  le ; la l  peut  causer  d tauss i  p ro fonds  ravages,  i l  cornr ien t ,

pense- t - i l ,  de  lu i  opposer  la  fo rce  du  b ien ,  une "bont ( . . . )p lus  pass ionnée,

p lus  v ig i lan te  e t  p lus  tenace" -  (2 ) .  Conùne nous  le  vâr rons  p lus  lo in ,  c tes t

un tournant décisi f  qui  srannonce dans sa carr ière

S p e y e r ,  o p .  
" i t . ,  

p .  1 6 9 .

van Eeden, cf  .  supra, p,  L7O.

( l )  Journa l

( 2 )  A

,  c i t .  J

Frederik
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our l r t rassermann, la seule croyance qui subsiste au terme des

années de  guer re l  c res t  Ia  c royance en  une poss ib le  per fec t ib i l i té  mora le

de l rhomme.  Après  l fe f fondrement  des  na t ions  européennes,  l t idée  "d th r :na-

n i té "  cons t i tue  le  seu l  re fuge poss ib le ,  e l le  se  subs t i tue  à  l r idée  de

"pat r ie t ' .  Cres t  1à  un  t ra i t  que Lron  re t rouve chez  beaucoup d tau t res  écr i -

va ins .  On pense à  Romain  Ro l land qu i  dès  la  f in  de  I 'année 1916 ren ie  jus -

qurà  "ce  t i t re  d tEuropéen dont  je  me para is  vo lon t ie rs  i1  y  a  deux  ans"  eÈ

qu i  a f f i rme:  "J rappar t iens  à  l - thumaniÈé.  Je  su is  hornme e t  je  cherche où

q u t e l l e  s o i t  l a  p a t r i e  d e s  h o m n e s .  J e  n e  l a  c o n n a i s  p a s  e n c o i e t ' ( l ) .  O n

pense auss i  à  H.  Hesse e t  à  sa  pro fess ion  de  fo i  humanisEe :  t ' Je  ne  c ro is

pas  à  l tEurope,  ma is  à  l thumani té ,  seu lement  au  royaume de l tâme sur  te r re '

a u q u e l  t o u s  l e s  p e u p l e s  o n Ë  p a r t . . . r r  ( 2 ) .

LA RUPTURE DES LIENS

de  ses  cond i t i ons  d fex i s tence  soc ia les  e t  f am i l i a l es  P rouve

la  dé -

d

l a  pér iode de  Ia  guer re  cons t i tqeune cassure  dans  sa  v ie .

E n t r e  1 9 l 4  e t  1 9 1 9 ,  i l  c o n n a î t  u n e  s o l i t u d e  c r o i s s a n t e .  T i r a i l l é

enÈre Vienne et Al taussee, i l  rencontre moins régul ièrement Hofmannsthal et

Schn i tz le r  ;  le  t i ssu  des  re la t ions  amica les  se  dégrade,  la  v ie  pub l ique

stappauvri t  ;  I^ lassermann diminue la fréquence de ses voyages ;  i l  renonce

aux sé jours  en  I ta l ie  qu t i l  fa isa i t  jusque- là  p resque chaque année e t  n ten-

t reprend qu tune seu le  tournée de  conférences  e t  de  lec tu res ,  à  Co logne,

Franc for t  e t  Bruxe l les  o  en  lg l8  ;  i l  ne  se  rend que deux  fo is  à  Ber l in  e t

TouÈ autant qûe 1rébranlement moral que subit  Wassermann,

gradaÈion

que l  po in t

re la t ions  cha leureuses ,  p resque p lus  r ien  ne  subs isÈere t  1a  lec tu re  des  ra res

le t t res  qu t i l s  on t  encore  échangées durant  1e  conf l i t  la isse  une impress ion

de so l i tude e t  d taccab lement .  Désormais  les  deux  hommes sont  persuadés de

( l )  n .  R o l l a n d , J o u r n a l  d e s  A n n é e s  d e  G u e r r e  1 9 1 4 - 1 9 1 8 '  P . 9 8 .

( 2 )  A  R .  R o l l a n d ,  4 . V I I . l 9 l 7 ,
Romain Rol land, intr .  de

in Dtune Rive à l rautre -  I lermann Hesse et
P ie r re  Grapp in ,  p .
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l f i nu t i l i té  des  loo ts re t  1 répoque opère  en  eux  son oeuvre  des t ruc t r i ce .  Quand

i ls  reprennent  contac t  en  1917,  après  p lus  de  t ro is  ans  de  s i lence,  i l s

v iennent  l run  e t  l tau t re  de  perdre  un  ê t re  cher  tombé dans  la  ba ta i l le  e t

ne peuvent al ler au-delà de quelques remarques empreintes de tr istesse. La

letEre de Wassermann est laconique :  "Je ressens la peine que vous éprouvez

tous  les  deux .  J ry  p rends  par ( . . )Mo i  auss i  j ' a i  perdu  un  f rè re  qu i  rn 'é ta i t

cher .  Les  mots  on t  que lque chose dr impor tuo( . . , )1 "  te r re  es t  obscurc ie"  ( l ) .

Dans  la  réponse de  Dehmel ,  un  s to ic isme rés igné d iss imu le  rnaL le  décourage-

ment  eÈ presque le  désespo i r  :  ' rOu i ,  i l  es t  p resgue imposs ib le  à  des  gens

comme nous de  par le r  d tune souf f rance vér i tab lq . . )  Le  poète  ne  cesse de  re -

marquer  f  insu f f i sance du  Iangag{ . . . ) ,  surÈout  ma in tenant ,  pendant  ce t te  guer re

inhumaine ;  nous devons tous nous consoler en nous disant que nous ne Pour-

r ions  pas  mesurer  no t re  fo rce  drâme s i  e l le  n té ta i t  pas  ébran lée"  (2 ) .

Un an plus tard, Wassermanri  constate :  "Voici  longtemps que nous

sommes sÇparés  par  le  s i lence"  (3 ) .  Pu is  le  dern ie r  échange de  cor respondan-

ce  a  l ieu  en  1919,  à  p ropos  de  Chr is t ian  l {ahnschaf fe .  Tout  se  passe conne

si la guerre avait  condamné les deux hommes à l r impossibi l i té de conrnuniquer.

Sans douÈe leur  ami t ié  n res t  pas  mor te ,  ma is  la  dure té  des  temps imposant

la  sépara t ion ,  e l1e  nres t  p lus  vécue qu ten  pensée,  dans  la  so l i tude  du  coeur .

CresÈ ce que voudra exprimer Wassermann à la mort de son ami,  dans une leÈ-

tre à Ida Dehmel :  " I1 représentai t  dans ma vie une parcel le de coeur ;  on

pensa iË à  lu i  quand on  ava i t  f ro id  e t  quand on  gre lo t ta i t  dans  le  monde "  (4 ) .

I1 semble que pendant ces années de guerre. Wassermann ai t  reporté

tout son besoin dtaffect ion sur un seul ami,  Heimann, conne en témoigne la

le t t re  d 'ann iversa i re  qu ' i l  l u i  a  adressée en  ju i l le t  1919 :

"J ta imera is  pouvo i r  te  donner  au jourd thu i  p lus  que la  p lén i tude

de mon coeur  e t  les  souha i ts  t rad i t ionne ls ( . . )Cher  ami ,  tu  sa is  ce  que je  te

( l )

( 2 )

(3 )

(4 )

25.1 .1917,  inéd i t ,  Ë lamlogsrw 68.  Le  f rè re  de  wassermann,  Arn im,  é ta i t

to rqbé au  f ron t  en  janv ie r  1917.

3 0 . T . 1 9 1 7 ,  i n é d i t ,  D e h m e l - A r c h i v '  B  8 3 9

1918,  inéd i t ,  HambourgrW 66.

I  I  . I I I  .1920,  inéd i t ,  Hambourg , I . l  73 .



- l8 r -

dois,  i l  seuble presque impossible de comprimer tout cela dans des mots de

remerc iement .  A  d i re  v ra i ,  c tes t  ta  p ropre  personne qu i  a  tou jours  cons t i tué

l ressent ie l  de  tes  dons .  Tu  es  le  seu l  à  pouvo i r  d i re  que l le  parË de  to i -

même je  possède au jourdrhu i .  En  ce  qu i  me concerne,  tu  rue  possèdes tou t  en-

t i e r ,  e t  n o n  s e u l e m e n t  a u j o u r d t h u i ,  m a i s  È o u j o u r s "  ( l ) .

Dans  le  domaine  de  la  v ie  fami l ia le ,  l rharnon ie  f rag i le  qu i  a

tou jours  carac tér isé  les  re la t ions  avec  Ju l ie  Speyer  se  br ise  au  moment  même

de l t ins ta l la t ion  au  Kaasgraben.  I . Iassermann rencont re  a lo rs . .Mar ta  Kar lwe is

qu i  dev iendra  que lques  années prus  ta rd  sa  seconde épouse.  11  a  42  ans ,

M a r t a  e n  a  2 6 .  F i l l e  d e  1 r é c r i v a i n  K a r l w e i s ,  c t e s t  u n e  p e r s o n n e  d ' u n  c a r a c -

tè re  équ i l ib ré ,  in te l l igen te  eÈ ra f f inée ,  e l le  es t  marquée par  1es  goûts  e t

les  t rad i t ions  de  la  soc ié té  bourgeo ise  de  V ienne à  laque1 le  appar t ien t  sa

fami l le ,  e l le  es t  romanc ière  e t  psychana l -ys te  (2 ) .  T rès  v i te  se  dess ine  une

communauté de goûts et de préoccupat ions ;  de nouveau l . Iassermann se trouve

à un tournanË de son existence.

Etant donné son tempérament tourmenté, sa si tuat ion famil ia le

personne l le  -depu is  19 l5  i l  es t  père  de  quat re  en fan ts -  e t  ce1 Ie  de  Mar ta

Karlweis ,  c res t  pour  lu i  le  début  d tune longue souf f rance.  Pendant  p lus

de quat re  ans ,  i l  va  v iv re  dans  t r f indéc is ion ,  déch i ré  en t re  sa  fami l le  e t

ce t te  nouve l le  re la t ion .

e t

e t

.  La  na issance de  sa  f i l l e  Eva nréve i l le  en  lu i  que des  d issonances

de sombres  pressent imenÈs,  l fen fan t raccue i l l i  par  " la  guer re ,  ta  mor ( . . . )

la  confus ion  de  1 'époque"  (3 ) ,  semble  promis  à  un  des t in  i rnprév is ib le .

v ie  fami l ia le  dev ien t  insuppor tab le ,  avec  "ses s o u c i s ,  s e s  a t t e n t e s  e t

d é c e p t i o n s "  ( 4 ) .  A u  f i l  d e s  a n s .  l e s  h e u r t s  s e muLt ip l ien t .  1e  désar ro i

' ta Karlweis a écr i t  des romans et
D ie  Inse l  der  D iana,  19181 Das

La

s e s

( l )  l 2 . V I I . l 9 l 8 ,  i n é d i t r N u r e m b e r g .  A  I ' o c c a s i o n  d u  5 0 è m e  a n n i v e r s a i r e  d e
Heimannr! ' lassermann lui  a rendu hommage en même temps que M. Buber,  O.
Loerke et Th. Mann dans la t l=! ! ! th"g, Mori tz Heimann zutr 50. GeburÈstag.

(2) Outre une biographie de l ,Jassermann, Mar
d e s  r é c i t s  :  D e r  Z a u b e r l e h r l i n g ,  l g l l ;

Gastmahl auf Dubrowitza, l92O; Eine Frau re is t  durch  Amer ika ,  1928.

( 3 )  J o u r n a l ,  3 O . I I I . l 9 l 5 ,  c i t .

( A )  J o u r n a L  ,  1 7  . I X . l 9 l 5 ,  c i t .

J .  S p e y e r ,  o p .  c i t . ,  p .  l 6 l

K a r l w e i s ,  o p .  c i t .  p .  4 6 8 .
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noral  auglnente. Longtemps les remords et les scrupules sropposent au désir

de rompre les l-iens anciens ; longtemps l.lassermann est retenu par la menace

de d ispers ion  de  sa  fan i l le ,  ma is  le  mouent  a r r i ve  où  t t t rop  de  choses  se  sont

p r o d u i t e s ,  o ù  t o u t  e s r  d i f f é r e n È "  ( l ) ;  à  l a  f i n  d e  l r é t é  1 9 1 9 ,  i l  d é c i d e

de res ter  à  A l tausseerpensant  a ins i  met t re  un  te rme ' rà  ce  chemin  semé d tép i -

nes  qu ' i l  parcour t  depu is  des  années"  (2 )  .

Cet te  tens ion  mora le  se  doub le  d t incessants  p rob lèmes matér ie ls .

Les  d i f f i cu l tés  f inanc iè res  dev iennent  p ressantes  malgré  1e . .succès  du  der -

nier roman, Le Bonhomme aux Oies. Pendant toute la durée de la guerre, aucune

oeuvre  impor tan te  n res t  pub l iée ,  les  ventes  sÈagnent  e t  I ^ lassermann,  cont ra in t

de demander à Fischer des avances sur les contraÈs à venir ,  éprouve un sen-

t iment  de  dépendance e t .  d r insécur i té .  Par  a i l leurs ,  sa  santé  se  dégrade;  à

p lus ieurs  repr ises  i l  do i t  in te r rompre  son t rava i l  e t  en  l9 l9  i l  fa i t  sa

première cure à KarlsL,ad.Sans doute commenc.e-t- i1 à payer les pr ivat ions de

sa jeunesse ;  en  tou t  cas  c tes t  a ins i  qu t i l  ressent  les  p remières  dé fa i l -

lances de sa santé. La maladie sera désormais une donnée négat ive à peu près

cons tan te  de  son ex isÈence.

Toutes  ces  ra isons  con juguées,  la  guer re  e t  les  d i f f i cu l tés  fami -

1 ia les  qu t i l  v i t  comme un drame exp l iquent  1es  t rans format ions  mora les  qu i

s ropèrent  en  Lu i .  Accab lé  e t  las ,  i l  es t  sa is i  par  une ango isse  sourno ise

qu i  ne  le  qu i t te  p lus  e t  qu i  cons t iÈue,  à  par t i r  de  1915,  le  "sent iment  do-

minant " .  11  ignore  que l le  " fo rme va  prendre  la  v ie ,  son  ex is tence personne l le

e t  l r e x i s t e n c e  e n  g é n é r a l "  ( 3 ) .  P l u s  r i e n  n t e s t  s û r ,  " t o u t  e n  l u i  v a - æ i l l e t t ,

tou t  es t  soumis  au  doute  e t  i l  dénonce " les  insu f f i sances  d tun  monde"  qu t i l

ne  reconna r t  p l us .  Son  Jou rna l  e t  sa  co r res ance tont  entendre des tona-

1 i t é s  d é s e s p é r é e s .  I 1  é c r i t  L e  2 1 . X . 1 9 1 7 ,  a l o r s  q u ' i l  s é j o u r n e  à  A l t a u s s e e  :

( l )  A  A g n e s  U l m a n n ,  l 8 . I I L I 9 l 8 ,  i n é d i t  M a r b a c h r T 3  3 2 1 9 ,

( 2 )  A  D o r a  M i c h a e l i s ,  1 9 . V I . 1 9 1 9 ,  i n é d i t ,  N u r e m b e r g r F .  W  4  I X  5 4 .

( 3 )  J o u r n a l ,  1 7 . I X . l 9 l 5 ,  c i t .  K a r l w e i s ,  o p .  c i t . ,  p .  2 6 8 '
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t tMaintenant le temps est devenu froid et pluvieux. Ctest aussi

l raspecÈ quta  pour  u ro i  Ie  res te  du  monde.  Je  me d is  souvent  :  le  mieux  se-

rai t  de part i r .  Mais nous sotumes de malheureux esclaves enchaînés et les

v ic t imes d tun  des t in  qu i  es t  t roP pu issant  pour  nous t '  ( l ) .  Par fo is  I tan-

go isse  e t  le  désespo i r  p résenten t  des  aspec ts  obsess ionne ls  e t  Presque Pa-

thologiques. I ls sont portés à leur paroxysme dans les mois qui suivent la

f in  de  la  guer re .  L lassermann éprouve a lo rs  le  sent iment  que tou tes  les  ba-

s e s  d e  l r e x i s t e n c e  o n t  c é d é .  L t E m p i r e  ê u s t r o - h o n g r o i s  s r e s t  e f f o n d r é ,  1 t A 1 -

Iemagne es t  p romise  au  chaosg le  démon,  eu ton  c roya i t  va inc t i ,  de  l tan t isé-

rn i t i sme,  redresse la  tê te r  la  fami l le  es t  d ispersée e t  1es  cond i t ions  maté-

r ie l les  de  l tex is tence ne  sont  p lus  assurées .  L tann6e 19 l9  comnence sous

le  s igne du  désespo i r  :  "S i  seu lement  on  pouva i t  mour i r ,  êer i t  Wassermann ' ( . . . )

souvent  on  perd  le  courage de  v iv re"  (2 ) .  Au  no is  d taoût ,  i l  se  rend en

Suisse avec Marta Karlweis,  espérant trouver la l ibérat ion et le repos

"dans un pays qui nta pas connu la guerrett .  Mais le soulagement qut i l  ,énrou-

ve .  dans  ce t te  pa t r ie  idéa le  où  " l ton  v i t  e t  où  I ton  resp i re  au t rement "  (3 )

es t  de  cour te  durée.  Rent ré  à  A l taussee,  i l  s tappara î t  de  nouveau à  lu i -

même comme un proscr i t ,  sans demeure et sans aPPartenance :

"qu 'adv iendra- t - i l  de  rno i ,  pour ra i - je  res te r  i c i ,  i ra i - je  à

Vienne, en Suisse, en Bavière, dans ma maison ou dans quelque pays inconnu ?

Ctes t  une incer t i tude  to ta le" (4 ) .  te  24  ao î t ,  i l  adresse à  F ischer  une le t -

Ère  qu i  t radu i t  tou te  l 'é tendue de  son désar ro i  (5 ) ,  en  même temps que la

détàr io ra t ion  de  la  conf ianee qu i  Ie  l ia i t  à  ses  amis  les  p lus  p roches  :

"Tant  de  choses  se  produ isent  dans  ma v ie ,  la  d is tance es t  s i

g rande( . . . ) r les  re laÈ ions  s i  incer ta ines  qu ton  ignore  dans  que l le  mesure  on

peut  encore  espérer  ê t re  compr is  e t  approuvé. . . ,  on  es t  te l lement  p r isonn ier

( l )  A  M .  K a r l w e i s ,  i n é d i t r M a r b a c h  , 7 3  2 0 6 1 5 .

(2 )  A  Agnes U lmann 25. I I .  1919,  inéd i t l ! !ê$4 [ ,  2  73  32 /  l l

( 3 ) A  J u l i e  S p e y e r ,  2 3 . V I I I . l 9 l 9 ,  c i t .  J .

( 4 )  L 3 . V I I I . 1 9 1 9 ,  à  J u l i e  S p e y e r ,  c i t -  J .

Speyer ,  op  .  c i t  . ,  p  .  I  75  .

S p e y e r ,  o p .  c i t . r . p .  1 7 5

(5)  Înéd i t , Marbach,5S I  147
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des compl ica t ions ,  te l lement  décontenancé,  aecab lé  par  l rango isse . . .  A

l tapproche de  la  c inquanta ine ,  je  su is  p romis  au  sor t  d tun  ex i lé " .

LES REFUGES DE 
."L'EXILE' '

On discerne dans cette cr ise morale une grande fragi l i té psycho-

log ique eÈ même une dé lec ta t ion  de  la  souf f rance e t  de  la  so l i tude .  Cet te

so l i tude es t  peut -ê t re  mo ins  to ta le  que Wassermann ne le  p ré tend,  ma is  i l

l a  v i t  conme te l le  e t  i l  en  t i re  les  conséquences  en  s t ins ta l lan t  à  A l taus-

see, ce qui conf irme son impression de bannissement.  Comme àu temps de sa

jeunesse,  i l  a  le  sent iment  de  devo i r  chercher  seu l  son  chern in  parmi  les

"compl ica t ions"  (V=. " t r i "k . ræg)  de  la  v ie .

Son ex i l  vo lon ta i re  s tannonce de  longue da te .  A  par t i r  de  1915,

i l  stat tarde un peu plus chaque année dans les montagnes de Styr ie.  Au Garde-

rerhaus ,  1 -a  maison de  la  paysanne Lo i tz l ,  iL  a t tend drabord  l rau tomne,  pu is

1es  premières  ne iges .  A l taussee es t ,un  rempar t  con t re  Ie  monde tapageur ,

Iùassermann peut y mener une vie "nonacale",  i l  y goûte t tune sol i tude conso-

la t r i ce" .  Quand i l  s ry  f i xe  dé f in i t i vement ,  i l  en t re  dans  sa  déc is ion ,  ou t re

les  mot i fs  fa rn i l iaux ,  une par t  d tavers ion  pour  les  g randes c i tés  e t  peut -êEre

de mysanthrop ie .  11  par le  à  ce t te  da te  de  l t inqu ié tude que " l ten fer  de  la

grande v i l le  fa i t  na î t re "  en  lu i ,  de  la  "para lys ie  in te l lec tue l le "  qu i  le

f rappe à  chaque sé jour  à  V ienne.  I1  se  ré jou i t  de  n 'ê t re  p lus  imporÈuné par

personne e t  i l  no te  le  19  décembre  l92O :  " Iso lement  to ta { . . . )  R ien  ne  me

m a n q u e ,  n i  l e s  g e n s ,  n i  l e s  c h o s e s ,  n i  l e  j " r ( . . ) "  ( l ) .

Lroeuvre apparaît  aussi  pendanÈ toute Ia durée de La guerre coutroe

,

où il termine

"Je Èravai l le

1a  rédac t ion  de  Chr is t ian !g!q""!egq, il explique à Dehmel :

depuis deux ans et demi à grand ouvrage qui mteropl i t  tota-

cont re  la  te r r ib le  p rox imi té  de

n t a u r a i s  p u  s u p p o r t e r "  ( 2 ) .

( l )  J o u r n a l ,  c i t K a r l w e i s ,  o p .  c i t . r  p .  3 1 5 .

lement.  11 a const i tué pour moi un rempart

l ' é p o q u e  e t  d e  l a  r é a l i t é  q u e ,  s a n s  l u i ,  j e

(2) 2 . I  .  l9 18, inéditz i iambourg ,
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Lorsquri l  a nis un point f inal  à son roman, i l  se sent désarmé, exposé aux

menaces du monde extér ieur.  "Jtai  envoyé les trois cents premières pages à

I ' i m p r e s s i o n ' j  é c r i t - i l ,  l e  l 5  j u i n  l 9 l 8 . r L a  c u i r a s s e  a v e c  L a q u e l l e  c e  t r a -

va i l  m 'a  enve loppé depu is  deux  ans  e t  demi  a  d isparu( . . . )J .  su is  to ta lement

dépourvu  dr idées ,  comme exsangue"  ( l ) .

Cependant l , lassermann nrest pas un homroe à pouvoir  stabstraire totale-

ment  dans  sa  tour  d r ivo i re  e t  la  re t . ra iÈe ne  lu i  garan t i t  pas  la  sérén i té .

Dans sa  consc ience,  i l  con t inue à  v iv re  les  d rames du  présent .  Son oeuvre

Por te  La  marque de  la  ma léd ic t ion  de  1 tépoque eÈ de nouve l lês  p réoccupat ions

s r y  f o n t  j o u r .

Les  va leurs  anc iennes  sont  remises  en  ques t ion .  "A  quo i  bon la
o fo t t " '? " ,  

se  demande l ^ lassermann dès  le  début  des  hos t i l i tés ,  t ' i l  me semble

que c réer ,  f igurer ,  mode ler  n ron t  p lus  aucune ra ison drê t re t t  (z ) .  r l  p ré -

tenda i t  maî t r i ser  par  la l 'For r len lu  chaos  de  son imag ina t ion  e t  de  son monde

in té r ieur ,  e t  vo ic i  que 1 tun ivers  lu i -même ne lu i  o f f re  p lus  que d .es  impres-

s ions  chaot iques .  Le  ges te  o rdonnaÈeur  de  l fa r t i s te  semble  désormais  inadap-

té  à  la  tâche,  dénué de  sensrdêr iso i re .  La  réa l i té  de  1a  guer re  impose une

aut re  vo ie  e t  une au t re  rn iss ion .

Cet  un ivers  qu i  se  dé fa i t

n tes t  p lus  poss ib le  de  le  donn iner  par

ser  par  une ana lyse  ob jec t ive  ;  ce la

par rapport  aux événements qui,  à ce

11 ne  resÈe a lo rs  que la  so luÈ ion  de

p lus  sens ib le  au  lec teur  e t  peut -ô t re

esÈ ramené à "son élément premiert ' ,  à

o f f r e  u n  s p e c È a c l e  s i  a c c a b l a n t  q u t i l

un  exerc ice  de  s ty le  n i  de  le  n ra î t r i -

supposera i t  une f ro ideur  e t  une d is tance

moment- là,  sont refusées à l . lassermann.

plonger au coeur du chaos pour le rendre

pour l  t  exorciser.  Ainsi  l . lassermann

ceschaos psycho log ique"  dont  par le

au f loÈ de I  t  imaginat ion et aux

I I  accumulat ion 1 |  emporte sur la

irnpulsions de la

volonté de choix

s e n s i b i L i t é .  L a

et  sur  le  souc i

tendance à

de  l a  mesu re .

( l )

( 2 )

J .  S p e y e r ,  o p .  c i L . ,  p .  1 6 8 .

1 8 . I . 1 9 1 4 ,  c i t .  K a r l w e i s ,  o p .  c i t .

(3 )  "  in  chaot isches  Ure lemenÈ" ,  "se in
o p .  c i t . ,  i n t r o d . r p .  I X .

r  p .  2 5 7 .

anfângl iches Elementrr ,  in Karlweis
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Ltécr iva in  déverse  dans  son oeuvre  t ' l a  p lén i tude de  sa  v ie  eË de son coeur t t  ( l )

ses l ivres deviennenË une nanière de journal où se Libèrent ses anggisses

et  ses  obsess ions .  La  s i tua t ion  psycho log ique dans  laque l le  i l  se  t rouve

nres t  p lus  ce1 le  de  la  consc ience c la i re ,  e l le  se  rapproche souvent  d run

éta t  de  somnambuL isme;  après  les  moments  de  c réa t ion  in tense,  i l  a  l t impres-

s ion  de  "sor t i r  à  tâ ton  d 'un  rêve" ( l )  où  iL  a  ê tê  e rnpor té .

Le  rô le  de  / imag ina t ion  es t  doub le .  Drune par t ,  e ] . le  s rempare

des  données du  rée l  pour  les  ampl i f ie r  e t  leur  donner  la  d imens ion  d tun

"ar r "h" ta r ;  
e l le  mu l t ip l ie  les  v is ions  obsédantes  de  la  guer re ,  e l1e  accumule

les fai ts qui reprennent leur droi t  sur la réf lexion. I^Iassermann avoue, à

propos  de  chr is t ian  wahnschaf fe  :  "Je  ne  su is  pas  capab le  de  fa i re .

un compte rendu, une anal.yse, tout doi t  devenir  fai t ,  acËion, personnage

et  événement r t  (2 ) .

Dtau t re  Par t ,  I t imag ina t ion  cons t ru i t  un  monde idéa l  qu te l le

opPose au monde réel :  dans l tunivers souvent abject de Christ ian I^ lahnschaffe

l tauteur fai t  v ivre Ruth Hoffmann, personnage tout de lumière, incarnat ion i

de  l f innocence e t  de  la  pure té  ;  à  t ravers  1a  f igure  de  son hérosr i l  mont re

à  une soc ié té  cor rompue la  vo ie  idéa le  du  renoncement  eË de  la  char i té .  Ce-

la contr ibue à donner aux l ivres écr i ts pendant la guerre un aspect quelque-

fo is  cont rad ic to i re  e t  d isharmon ieux .

Wassermann a  sent i  qu t i l  t rava i l la i t  a lo rs  aux  l im i tes  impréc ises

du rée l  e t  du  rôve .  I1  écr i t  à  ce  su je t  à  Mar ta  Kar lwe is  :  "Quand je  me lève

de ma chaise Pour passer de la sphère de f  innaginaire dans la sphère du

rée l ,  ce t te  réa l i té  t r i s te  e t  con fuse,  j téprouve une sensat ion  de  f ro id "  (3 ) .

11 a compris que ce nouvel abandon à 1- ' imaginat ion et à la subject iv i té cons-

t i tuai t  pour lui  une menace dans la mesure où i l  rernettai t  en cause les

pr inc ipes  de  c réa t ion  l i t té ra i re  qu f i l  ava i t  peu à  peu dé f in is .  Au moment

même où i l  éc r i t  Chr is t ian  l {ahnschaf fe ,  i l  p rend consc ience qu ' i l  s 'évade

des l im i tes  d tune c réa t ion  l i t té ra i re  r igoureusement  cont rô lée ,  i1  a t tend

( l )  A  M a r t a  K a r l w e i s ,  1 8 . X . 1 9 1 7 ,  i n é d i r , M a r b a c h , 7 3  2 0 6 / 6 .

( 2 )

(3 )

A F ischer ,  9 19 t6 , i n  German l i fe  and le t re rs  3  l94g/5} ,  p .  26

A Mar ta  Kar lwe is  ,  22 .N. .1917 ,  inéd i t ,  Marbachr  T3  20616.
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dé jà  les  jugements  de  la  c r i t ique ,  i l  sa i t  que les  "gardes- f ron t iè res"  ( l )

ne manqueront pas de faire entendre leur voix.

Les oeuvres de cette période font apparaître en ouÈre un renfor-

cement de la "volonté de pédagogie et de morale" (2) qui  prend el le aussi

le pas sur les préoccupat ions de forme. De plus en plus Wassermanrr est

conva incu  qur i l  es t  inves t i  d rune miss ion ,  i l  veu t  appor te r  une réponse aux

in te r rogat ions  de  son temps,  ana lyser  le  ma l  dont  souf f re  l rhumani té ,  e t

p roPoser  des  remèdes.  De nombreux  chap i t res  de  ses  l i v res  présenteron t  dé-

sormais  l raspec t  d tune démonst ra t ion  mora le  e t  d tune préd ica t ion  humaniEa i re .

La  produc t ion  de  Wasser rnann en t re  l9 l4  e t  l9 l8  es t  dominée par

Christ ian tr{ahnschaffe. Das Amulett  et  Ol iv ia qui ont prêcédê ce volumineux

roman,  n ron t  pas  é té  re tenus  par  la  su i te  pour  f igurer  dans  les  Oeuvres

complè tes .  Ces  deux  réc i ts ,  qu i  mont ren t  les  répercuss ions  de  la  guer re  dans

d i f fé ren ts  mi l ieux  de  la  soc ié té  au t r i ch ienne,  sont  d tune qua l i té  l i t té ra i re

méd iocre .  Seu l  O l iv ia  peut  encore  re ten i , r  au jourd thu i  l ra t ten t ion .

Le l ivre oppose un personnagri  fé* inin,  Ol iv ia Kuehnbeck, f i l1e

drun médec in  v ienno is  réputé ,  e t  un  personnage mascu l in ,  le  Hof ra t  Rober t

Lamm. La démonstrat ion de l tauteur tend à prouver que la fenrne fai t  preuve

de p lus  de  réa l i sme,  de  sens  soc ia l  e t  de  dé terminat ion  que l rhounne,  vo lon-

t ie rs  ind iv idua l i s te  e t  scept ique.  Ma is  f  in té rô t  vér i tab le  du  réc i t  rés ide

dans la mise en oeuvre du moti f  de la guerre qui révèle Les personnages à

eux-mêmes. Les événements amènent Ol iv ia à se dépasser eÈ grâce à eux

Robert. Lamm trouve sa voie, il apprend à oeuvrer pour la corrununauté.

l lassermann nous propose un tableau assez complet des premiers

mois  du  conf l i t ,  te ls  qur i l s  on t  é té  vécus  par  les  Aut r i ch iens  :  la  mob i l i -

saË ion  suse iÈe ehez  les  uns  l range isse ,  ehez  drauËres  e l le  rav ive  le  geêÈ

des beaux uniformes, mais pour la plupart  el le révèle la si tuat ion incertai-

ne  du  pays  e t  éve i l le  de  sombres  pressent iments .  Les  ind iv idus ,  b ruÈa lement

t i rés de leur égoisme et de leur nonchalance, prennent conscience du danger

( l )  I b i d . ,  7 3 . 2061 4

t r a d .  C .(2) Th. Mann,
p .  8 4 3 .

Dav id . in  H is to i re  de  1a  L i t té ra tu re  a l lemande,  Aub ier ,
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qui menace le viei l  Empire eÈ des négl igences fatales de la société :  "La

réserve drespérance étai t  médiocre dans le pays qui ne croyait  pas en Iui-

même"  ( l ) .  Tout  d . rabord .  ,  l rAu t r i che  pu ise  sa  conf iance dans  l fa ide  de

l rA l lemagne,  " l tEmpi re  f rè re" ,  ma is  t rès  v i te  e l le  sub i t  de  graves  dommages i

c res t  l ra r r i vée  des  premiers  b lessés  en  gare  de  V ienne e t ,  dès  le  début  du

mois  de  décembre  1914,  la  menace de  l fanéant issement  eÈ de  la  dé fa i te  qu i  se

précise aux front ières. Beaucoup comprennent alors que l  tAutr iche est proùrise

à  la  ru inê ,  gu te l le  ne  surv iwra  pas ,  même s i  e l le  sor t  v ic to r ieuse du  conf l i t

t 'Cren  es t  f in i  de  nous ' j  p roc lame le  Hof ra t  Rober tL t * { . . . ) ,  tHans  le  me i l leur

des  cas ,  nous  rempor te rons  une v ic to i re  qu i  sce l le ra  no t re  morÈ"  (2 ) .

C e s  È e x t e s ,  é c r i t s  e n  l 9 l 4  e t  1 9 1 5 ,  t é m o i g n e n t  d r u n e  s o l l i c i t u d e

à 1régard  de  l fAu t r i che  e t  d tune conna issance sûre  des  réa l i tés  du  pays .  I l s

nous rest i tuent la pensée de l . Iassermann au début du conf l i t .  La guerre est

présentée  comme une "nécess i té  h is to r ique"  (3 ) .  E l le  para î t  absurde,  pu isque

les pays européens ne se font même pas une image cLaire de leur ennemi. El le

sera  longue eÈ déva/ ta t r i ce ,  ma is  à  te rme e l le  s tavérera  sa luÈa i re .  E l l -e

corr igera les incohérences des peuples et ramènera les naÈions dans de jus-

tes  l im i tes ,  e l le  les  pur i f ie ra  :  "Le  pays  exsude ses  humeurs  malsa ines  :

sang,  cadavres ,  imrnond ices ,  pour r i tu re ( . . . )  r  on  ne  sa i t  s i  on  do i t  en  p leurer

ou  en  r i re "  (4 ) .  La  guer re  permet t ra  1 'avènement  d run  nouve l  "o rdre  du  rnond{ .

pour  les  généra t ions  à  ven i r "  (5 ) .  Ma is  pour  l r ins tan t  nous  ne  pouvons avo i r

qu tune idée confuse de  ce t  un ivers  en  ges ta t ion ,  car  tou te  na issance se  pré-

pare  dans  " le  feu  e t  dans  l ta rdeur ( . . . ) ,  dans  la  nu i t  e t  dans  l t i v resse"  (5 ) . .

Comme dans LrHomme de quarante Ans, les dernières pages cont ien-

nent une

nouement

bonne  évocaÈ ion  de  l r en fe r  des  ba ta i l l es l  ma lheu reusemenÈ,  l e  dé -

est  eâché par  une scène drun  svmbol isme ar t i f i c ie l  :  dans  un  château

( l )  O l i v i a ,  p .  7 7 .

( 2 )  î b i d . ,  p .  8 8 .

( 3 )  l b i d . ,  p .  l l 5 .

( 4 )  Î b i d . ,  p . 204.

202.( 5 )  l b i d . r  p .
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dévas té  par  la  guer rer  un  garçon d tenv i ron  l4  ans  ve i l le  auprès  d fun  cercue i l
où  repose le  cadavre  drun  v ie i l la rd .  Cres t  -on  s ren  douÈe-  Ia  nouve l le  géné-

ra t ion  qu i  s 'apprê te  à  succéder  à  la  généra t ion  dé fa i lLante  des  pères  !  Au

même moment,  Ol iv ia expire dans la pièce voisine et la mort t ransf igure son

v i s a g e ;  P a r  s o n  s a c r i f i c e ,  e l l e  a  j o u é  l e  r ô l e  d r i n t e r m é d i a i r e  e n t r e  l e s

deux générat ions.

Le cours du réci t  est déparé lui  aussi  par de nombreuses invrai-

semblances .  La  présenta t ion  de  la  guer re  es t  a f fa ib l ie  par  l taccumula t ion

de dé ta i l s  h ideux  ou  de  fa i ts  d ivers  anecdot iques ,  par  1a  pro l i fé ra t ion  des
passages excess i fs .  Accaparé  par  l tac tua l i té ,  I . Iassermann ne parv ien t  pas  à

sren  l ibérer ,  i l  t ranscr i t  d i rec tement  dans  son roman les  fa i ts  les  p lus

é t ranges e t  que lquefo is  les  p lus  a t roces  qu i  lu i  on t  é té  rappor tés .  Quand
on conf ron te  le  l i v reAvec le  Journa l  qu t i l  a  tenu à  ce t te  époque,  on  s taper -

ço i t  qu t i l  s res t  souvenÈ contenÈé de déverser  ses  no ta t ions  quot id iennes  dans

le  réc i t  romanesque ( l )

/  Ol iv ia démontre à quel point la guerre occupe tout Le champ d.e sa

consc ience e t  Por te  a t te in te  à  la  qua l i té  l i t té ra i re  de  son oeuvre  ;  on  a

ic i  l r inpress ion  d tune énuméra t ion  de  fa i ts  e t  non p lus  ce l le  d 'une organ i -

sa t ion  r igoureuse de  Ia  mat iè re .  Les  seu les  poss ib i l i tés  dont  semble  d ispo-

ser  Wassermann Pour  s ré lever  au-dessus  de  la  réa l i té  sont  la  fu i te  dans  un

rêve utopique qui conduit  à la si tuaÈion mièvre et maladroi te du dénouement

ou 1 tévocat ion  de  des t inées  idéa les  comme ce l le  d to l i v ia  ou  de  Rober t  Lamn

dont le tempérament subit  une transformaÈion trop radicale pour être plau-

s ib le  (2 ) .  Le  l i v re  souf f re  de  la  jux tapos iÈ ion  de  deux  un ivers  i r réconc i -

l iables et ctest sans doute pourquoi I^ lassermann y a reconnu lui-même un
t t é t r a n rodu i t "

( l )  On pour ra  comparer  essent ie l lement  les  pages 154 à  156 du  roman e t  les
n o t a t i o n s  d u  J o u r n a l  p o u r  l t a n n é e  1 9 1 4 ,  i n  M .  K a r r w e i s ,  o p .  c i t . r  p .  2 4 3 -
264. I^Iasserman-iTEàît  accablé par 1es i r"g"" atroces d; Tæu-erre,-mais
i l  fau t  d i re  auss i  que beaucoup de  nouve l les  inso l i tes  f la t ta ien t  son
penchant pour le romanesque et que son l ivre cont ient bon nombre dranec-
dotes  qu i  ne  sonË pas  tou tes  du  mei l leur  goût .

(2 )  A .  Schn i tz le r  a  c r i r iqué  ces aspects du roman dans :  Kr i t isches
N a c h l a F .  Z u  J .  W . , O l i v i a ,  i n 'Die Neue Rundschau 73r196r, p. 203 sq .
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Christ ian Wahnschaffe est une oeuvre dtune toute autre dimension.

Dans une leÈÈre à Fischer,  Wassermann parle drun "moti f  rel ig ieuxtt  ;  i1- com-

pare  l t i t inéra i re  de  son héros  à  ce lu i  "d tun .  sz in t  F ranço is  d rAss ise  moder -

n e ' e È  a f f i r m e  q u t i l  v e u t  e x p r i m e r  " l a  s i t u a t i o n  g é n é r a l e  d e  1 r é p o q u e ,  l r a t -

mosphère  dans  laque l le  v i t  l rhumani té"  ( l ) .  Que lques  mois  p lus  ta rd ,  i l  sou-

l igne  l rampleur  de  son pro jeË :  son  roman res t i tuera  "un  un ivers  to ta l ' l

(ej"e 
"of lstai ia ige 

l f f i )  et  non pas seulement quelques aspects part icul iers

du monde moderne.  A  p lus ieurs  repr ises  en f in ,  i l  i ns is te  sur  le  carac tère

autob iograph ique du  l i v re  gu i  es t  semblab le  à  "un . journa l "  f lans  leque l  se

re f lè te  " tou t  ce  qu i  l ra  p réoccupé"  pendant  1es  deux  ans  e t  den i  passés  à

l a  r é d a c t i o n ( 2 )

B i e n  q u e  l ' a c t i o n  s e  s i t u e  e n t r e  l 9 O O  e t  l 9 l 0 ,  t o u t  l e  d é b a t

s to rgan ise  en  fa i t  au tour  des  prob lèmes posés  par  l tac tua l i té .  I ^ lassermann

st in te r roge sur  les  causes  e t  sur  la  naÈure  du  conf l i t  qu i  ébran le  l rEurope.

11 décri t  les années qui ont précédé la guerre, pour montrer coûrment la so-

c ié té  por ta i t  a lo rs  en  e l le -mâme 1es  germes de  sa  Propre  ru ine .

Dans  une  vas te  f r esque ,  i l  s ra t t ache  à  dépe ind re  l es  c l asses  l es

p l u s  a i s é e s ,  l r a r i s t o c r a t i e  a v e c  s e s  t r a d i t i o n s  e n c o r e  q u a s i  f é o d a l e s ,  l a

haute  bourgeo is ie  des  a f fa i res .  Chr is t ian  l ^ t rahnschaf fe  es t  né  dans  une fami l le

de  grands  indus t r ie ls  où  règnent  les  fausses  va leurs r  l fa rgent r  le  luxe  ta -

pageur .  Dans ces  cerc les  é levés ,  on  mène des  ex is tences  de  paras i tes  o is i f s ,

des  ex is tences  coupab les .  Pour  ce t te  évocat ion ,  In lassermann u t i l i se  ses  Pro-

pres  expér iences  dans  la  soc ié té  v ienno ise  e t  les  i rnpress ions  recue i l l i es  en

Al lemagne au  cours  du  voyage de  l9 l2 ;  ma is  sa  c r i t ique  sans  concess ion  s ta -

dresse éga lement  aux  c lasses  moins  favor isées .  Là  auss i ,  la  pervers ion  rnora le

He inr ich  e t  de  Karen Enge lscha l l .

Cet te  é tude de  la  soc ié té  ouvre  des  perspec t ives  sur  les  g randes

q u e s t i o n s  d u  t e m p s  p r 6 s e n t ,  s u r  l t i n j u s t e  r é p a r t i t i o n  d e s  r i c h e s s e s ,  l e s

cond i t ions  de  t rava i l  du  monde ouvr ie r ,  la  possess ion  du  pouvo i r ,  Ia  ma lad ie

( l )  9 . V . 1 9 1 6 ,  i n  G e r m a n  l i f e  a n d  l e t t e r s  3 r l 9 4 9 l  1 9 5 0 ,  p .  2 6

( 2 )  C i t .  J .  S p e y e r ,  o p .  c i t . ,  p .  1 6 9 .
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morale du nonde moderne et les moyens dry remédier.

Ltauteur tente drapporter des réponses en explorant di f férentes

vo ies  e t  d rabord  les  vo ies  de  la  pu issance e t  de  la  révo lu t ion .  Cres t  dans  le

Personnage drEva Sore l  que s t incarne la  quête  de  la  pu issance.  Dtor ig ine

modeste ,  Eva dev ien t  1a  maî t resse  du  0rand-duc  Cyr i l le  A lexandrov i tch ,  e l1e

sré lève  jusqutau  sommet  du  pouvo i r  e t  in f luence la  po l i t ique  russ .e  e t  euro-

péenne. Mais sa mort au cours des émeutes de la r .évolut ion russe de 1905,

démont re  l te r reur  fondamenta le  de  son ex is tence :  1a  pu issance e t  1a  fo rce

ne Peuvent résoudre les problèmes du temps. I{assermann ne fai t  pas non plus

conf iance à la révolut ion qui t ient pourtant une place iroportante dans son

roman,  où  e l le  se  pro f i le  der r iè re  la  façade br i l lan te  de  la  soc ié té .  Cres t

1e révolut ionnaire russe Ivan iecker qui susci te chez Christ ian une première

pr ise  de  consc ience sa luËa i re ,  ma is  ce lu i -c i  cho is i t  une au t re  vo ie .  Nouveau

ea in t  Franço is  d tAss ise ,  i l  tourne  Ie  dos  à  son mi l ieu  d to r ig ine  e t  remet  en

cause 1es  va leurs  auxque l les  i l  a  c ru  jusque- là .  11  descend vers  les  .pauvres

Pour  p ra t iquer  auprès  d teux  une char i té  ac t . i ve .  Cres t  par  l ramour  que l rhuma-

nité pourra être rachetée. La réponse déf ini t ive de IJassermann s t  inspire donc

d e  1 a  t r a d i t i o n  r e l i g i e u s e .

La  c r i t ique  soc ia le ,  la  dénonc ia t ion  bru ta le  des  v ices ,  1 révoca-

t ion  du  conf l i t  du  b ien  e t  du  mal ,  les  thèmes re l ig ieua e t  le  souf f le

mess ian ique qu i  t rah issent  l r in f luence de  To ls to I  e t  de  Dosto îevsk i  on t

cont r ibué à  assurer  le  succès  de  ce  l i v re  qu i  cor responda iÈ à  la  sens ib i l i té

e t  aux  préoecupat ions  de  l 'époque.

En 1919,  année de  la  pub l i ca t ion  du  roman,  c tes t  pour  l tA l lema-

gne la  pér iode des  grands  bou leversements .  L re f fondrement  mi l i ta i re  récent ,

ques ,  1a  révo lu t ion  qu i  ten te  de  s t iuposer  à  la  su i te  de  Ia  révo lu t ion  russe

de 1917,  les  émeutes  e t  les  révo l tes ,  le  désar ro i  des  popu la t ions ,  tou t  con-

t r ibue  à  c réer  un  c l imat  d rarna t ique,  à  conf i rmer  l r impress ion  que l ro rdre

ancien est en train de basculer.  Le roman de l . lassermann, à la fois désespéré

et prophét iquer gui décr i t  le chaos et propose des remèdes au chaos, comble

certainement une attente.

t ion .

t ion t t

En tout cas, beaucoup de contemporains saluent ainsi  sa publ ica-

La cr i t ique l i t téraire Gertrud Bâumer'y voi t  "une histoire de rédemp-

l -a  " révé la t ion  drun  chemin t 'e t  la  rnan i fes ta t ion  dans  le  s ièc le t t  d run
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norceau dtéÈerni té" ( l ) .  Pour Dehmel,  I , lassermann a opposé aux fausses valeurs

de " la plouÈocrat ie européenne" une "doctr ine du salut l ibéraÈricetf  ;  en

ce la  i l  a  im i té  e t  dépassé les  romanc iers  russes . Heimann met en évi-

dence la tournure rel igieuse de la démarche de Christ ian Wahnschaffe, sa

so l l i c i tude à  1 'égard  du  c r im ine l  N ie ls  He inr ich  qu ' i l  veu t  t rans former  en

"pécheur "  capab le  de  se  repent i r  e t  de  se  racheter .  Cres t ,  a f f i rme He imann,

une PersPect ive  réconfor tan te  pour  no t re  époque,  e l le  nous  mont re  qu 'on  peut

t rouver  t tdans  l ren fer  le  germe de la  résur rec t ion"  (2 ) .

Le rornan de T' Iassermann attesÈe aussi une parenté avec le mouvement

express ionn is te .  On y  re t rouve la  remise  en  cause des  va leurs  anc iennes ,  la

condamnaÈion du monde bourgeois,  la conscience de la fai l l i te drune généra-

t ion ,  la  c r i t ique  du  cap i ta l i sme eÈ des  pr inc ipes  de  la  p ropr ié té  e t  du  pro-

f i t .  Cornne chez  les  express ionn is tesr  les  f i l s  son t  por teurs  de  l fespérance:

"Le  monde des  f iLs ' i  a f f i rme 1- tauÈeur r "do i t  se  dresser  cont re  le  monde des

pères  ;  i l  n tex is te  pas  d tau t re  vo ie  pour  que les  choses  dev iennent  au t res" .

D 'une man ière  généra le ,  ce  l i v re  es t  inséparab le  de  l ra tmosphère

de " f in  du  monde"  e t  d ranéant issement  d 'une c iv i l i sa t ion ,  des  idées  de  ca tas-

t rophe qu i  é ta ien t  ce l les  des  cerc les  l i t té ra i res  a l lemands après  l9 l8  e t

que Kur t  P in thus  a  résumées dans  le  t iÈre  de  son an tho log ie ,  Menschhe i tsdâm-

merung. De même_ le personnage de ChrisÈian l . tahnschaffer.  " l thomme nouveau",

t radu i t  éga lement  l tespérance d tune généra t ion  en  une poss ib le  rena issance

de 1 'humani té ,  en  une c iv i l i sa t ion  éd i f iée  sur  d 'au t res  bases .

Mais  le  s ty le  n res t  pas  à  la  mesure  de  ce  lourd  contenu dr idées

Les mot f s  p ro l i fè ren t ,  1 'ac t ion  menée sur  un rythme endiablé nous fai t

explorer,  en même temps que l tEurope ent ière, toute la gawre des vertus et

des  v ices .  L rau teur  p rocède,  i c i  encore ,  pâr  oppos i t ions  v io len tes ,  i1  décou-

pe sa matière trop abondante en une série de séquences qui rappel lent les

techn iques  du  c inémarmais  p rodu isent  l re f fe t  d 'une f ragmenta t ion  excess ive .

( l )  G.  Bâumer ,  E ine  Gesch ich te  von Er lôsung,  in D i e  H i l f e  2 5 ,  1 9 1 9 ,  p .  4 4 2 - 4 3 .

(2) Das Ji.in in  D ie  neue Rundschau 3O,  l9 l9

P .  5 o t -
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Cette écr i ture romanesgue a sans douÈe représenté à 1répoque une des "forcestt

du l ivre, mais on y verra aujourdthui un défaut majeur.

I le imann a ressent i  le caractère problématiqùe de ce style tout

e n  c h e r c h a n t  à  L e  j u s t i f i e r .  A  s o n  a v i s , l a ' r v e r s a t i l i t é r '  q u e  p r é s e n t a i e n t

jad is  les  oeuvres  de  I ' Iassermann subs is te ,  ma is  e l le  a  i c i  une ra ison d têÈre ,

e l le  cor respond à  une nécess i té .  Grâce à  e l le ,  $ lasser rnann peut  t radu i re  le

"déch i rement  in té r ieur "  e t  l r incons is tance de  la  soc ié té  qu t i l  condamne,

e l1e  expr ine  1réc la tement  de  l run ivers  e t  les  incer t i tudes  de  no t re  temps.

Dans leur major i té,  les commentateurs contemporaLns ont reconnu

l renvergure  du  pro je t ,  ma is  i l s  onË fa i t  des  réserves  sur  l ' exécut ion .  Kas i -

nir  Edschmid qui a consacré au l ivre un long art ic le dans Die WeiPen Blât-

te r  ( l )  dép lo re  d 'abord  que le  roman a l lemand en généra l  fasse  preuve de  s i

peu drespr i t  novateur  e t  manque te l lement .  de  cons isËance.  A  son av is ,  per -

sonne nrest 1à pour exprimer la réal i té du monde germanique avec une ampleur

e t  une fo rce  qu i  éga le ra i t  ce l le  des  grands  romanc iers  européens.  Cer tes ,

OôUi in ,  Th .  Mann e t  H.  Mann on t  fa i t  queLques ten ta t i ves  in té ressantes ,  ma is

e l les  n ron t  pas  su f f i .  $ lassermann fa i t ,  à  son av is ,  en tendre  une vo ix  o r ig i -

na l -e .  11  a  la  "capac i té "  e t  le  t ' tour  de  main" ,  i l  essa ie  d récr i re  "un  vas te

Ze i t roman a l - lemandt t .  Cres t  une t 'en t repr ise  é tonnante  e t  audac ieuset t ,  ma lheu-

reusement  i l  échoue lu i  auss i .  "La  norme (de  son roman)  es t  Dos to ievsk i ,  le

contenu,  de  la  l i t té ra tu re  de  d iver t i ssemenÈ" .  "Sa main  es t  hab i le  e t  sa

cons t rucÈ ion  gén ia le" ,  ma is  i l  n ta  pas  la  pu issance de  Dosto Ïevsk i .  Par  a i l -

leurs ,  i l  ne  dépasse guère  le  s tade du  "cons ta t  e t  de  la  descr ip t ionr r  ;  sans

doute ,  personne drau t re  que lu i  n ta  "pe in t  la  décenn ie  qu i  p récède la  guer r { .

sous la forme dtune tel le fresque et avec une Èel le ardeur",  mais i l  ne par-

époque, les perspect ives restent vagues et peu convaincantes.

Th. Mann a résumé dans une formule lapidaire ce que beaucoup sen-

ta ien t  con fusément  :  "Chr is t ian  l ^ lahnschaf fe ,  écr i t - i l ,  es t  né  drune grande

anb i t ion ,  ma is  ce la  n ta  pas  su f f i "  (2 ) .  Ce l - i v re ,  i l l us t ra t ion  du  Ze i t roman,

es t  le  témoin  d tun  grand pro je t  que la  guer re  a  susc i té  e t  dont  e l le  a  en

(l)  Der neue Roman und l . lassermann, in  Die l . te iPen Blât ter  7 ,  l92orp.  l30 l37.

(2)  A Phi l ipp t { i tkop,  23.  v I  1920' i n  B r ie fe  1889-1936 ,  p .  175 ,
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même temps entravé Lrexécut ion. Wassermann a voulu exprimer les angoisses de

son.ternPs nais i l  est,  rest,é souvent pr isonnier de sa nat ière et nta pas pu

préserver  e t ,  met t re  en  pra t ique les  p r inc ipes  de  mesure  eE d téqu i l ib re  qu t i l

ava i t  dé f in is  à  par t i r  de  1906.

Au moroent où iL publ ie Christ ian Wahnschaffe, l tauteur nous appa-

33ig ssûTme un homne qui a êté fortement ébranlé par la guerre, non éeulenent

dans  ses  conv ic t . ions  mora les  e t  dans  son ex is tence personne lLe ,  ma is  auss i

dans  ses  cer t i tudes  drarÈ is te .  A  b ien  des  égards ,  les  années.  lg2} -1923 pro-

Iongent les déchirements de cette période de guerre
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t920-1923. DAIIS I"A

CHÂPIÎRE VI

TOURMENTE .DE L'APRES.GUERRE

UNE SITUATION FA},IILIALE INEXTRICABLE

Lr ins ta l la t ion  dé f in i t i ve  à  A l taussee en  l9 l9  ne  règ le  aucun des

prob lèmes fami l iaux  eE matér ie ls ,  e1 le  c rée  au .cont ra i re  une s i tua t ion  inex-

tr icable et condamne Inlassermann à vivre dans un cl imat de tqnsion extrême.

11 n 'ob t iendra  son d ivorce  qu 'en  1926 e t  i l  connaî t ra  jusque- là

a f f ron tements ,  vexat ions  e t  heur ts .  Les  d i f f i cu l tés  matér ie l1es  1récrasent

e t  les  incessants  voyages qur i l  do i t  fa i re  à  V ienne met ten t  sa  rés is tance

à rude épreuve.  11  v i t  a lo rs  dans  " l -a  p réc ip i ta t ion  la  p lus  insupporùab le" ,

consu l tan t  " jour  après  jour  les  banqu iers  e t  les  avocats r ' ( l ) ,  t ' courant  après

I ta rgent "  (2 ) .  Ses  passages dans  la  ma ison de  I { ien-Gr inz ing  sont .  au tan t  d té -

preuves douloureuses ;  sans cesse, reviennent dans /""  
"oaa""pondance 

d.es

express ions  s ign i f i ca t i ves  à  ce  su je t .  I l  par le  de  la  I ' s i tua t ion  désespérée

au Kaasgraben"  (3 )  ou  de  " l ten fer  du  Kaasgraben"  (4 ) .  Les  sé jours  à  Ber l in

eux-mômes nréchappent  pas  à  Ia  p ress ion  des  souc is  matér ie ls  e t  du  quot id ien .

Où qu ' i l  se  t rouve,  i l  se  sent  "p r is  dans .un  réseau d 'a f fa i res  impor tunes"  (5 ) ,

e t  c res t  à  pe ine  s i  le  p ren ie r  voyage qu t i l  en t reprend en  l ta l ie  après  les

années de  guer re .  lu i  appor te  que lque rép i t .  Dès  qu t i l  re t rouve sa  maison,

reconmence Ie t tv ieux suppl icet t

La si tuat ion de ses enfants

manquent t tdtune nourr i ture suff isantett
= J ^ - l l

êt re  e t  de  pa ix t t ,  sen tanÈ p laner

éducat ion manquée. Les problèrnes

leurs  lo is i rs  sont  sans  f in .

t o r t u r e .  I 1  r e d o u t e  q u t i l s

eng lou t isse  tous  ses  reve-

le  met  à

b ien  qu t

l a

i 1

sur

que

eux Ia menace de la

posen t  l eu r  san té ,

d i s p e r s i o n  e t  d r u n e

leur  éducaÈion  ou

( l )

( 2 )

(3 )

(4 )

(s)

A  M .  K a r l w e i s ,  ' 1 9 . V . 1 9 2 0 ,  i n é d i t ,  M a r b a c h r T 3  2 O 9 1 5 .

A H .  F i s c h e r ,  2 5 . X . 1 9 2 1 ,  c i t .  M e n d e l s s o h n ,o p .  c i t .  ,  p .  8 4 7 .

A Hofmannsthal, t920, inédit ,  Francfort

A  H .  S c h m i d l ,  1 4 . I I . 1 9 2 2 ,

A  l H .  A u f r i c h t ,  l O . X . l 9 2 l ,

inédit ,  Marbach, 68

inédit ,  MarbachrT3

492 7.

t9 t  l9  .
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'  A travers ses enfants, I , i lassermann revi t  toutes les di f f icul tés

qut i l  a connues Lui-même dans la maison paternel le.  I1 projetÈe sur eux sa

Propre souffrance d'enfant nal  aimé et incompris.  Dans son espri t ,  remonÈent

les souvenirs englout is de l tancienne disharmonie fani l ia ie,  de l r incompréj

hension avec le père et des affrontements avec la marâtre.

On retrouvera dans I 'oeuvre à venir  les traces de ce drame fami-

l ia l .  Des  chap i t res  enÈiers  de  Laud in  e t  les  S iens ,  pu is  de  L tA f fa i re  Maur i -

z ius ,  d rEtze l  Andgrgas t  eÈ de  La  t ro is ième Ex is tence de  Joseph Kerkhoven,

s t insp i re ronÈ d i rec tement  de  ces  expér iences ,  on  ver ra  s ry  déve lopper  le  thème

du d ivorce  e t  réappara î t re ,  sous  une fo rme exacerbée,  le  conf l i t  du  père  e t

d u  f i l s .

Sous  l te f fe t  de  ces  tens ions ,  la  v ie  psycho log ique se  dégrade.  P lus

que jamais ,  Wassermann se  sent  p r isonn ier  de  ce  qu t i l  appe l le  " les  compl ica-

t ions"  e t  les  mots  yers t r i s& '  ,  
:d ie  Vers t r i ckungen par  lesque ls  i l  carac-

tér ise son existence deviennent 
rde 

plus en plus fréquents dans son Journal

et dans sa correspondance. 11 se'déf ini t  couune un homme pourchassé, cerné de

tous  cô tés  par  une réa l i té  qu i  l rexcède;  i l  se  d i t  accab lé  e t  écrasé,  suppor -

tan t  un  " fa rdeau que lu i  a  imposé une vo lon té  supér ieure"  ( l ) .  Par fo is ,  l im i -

tan t  son  beso in  d rabso lu  e t  d tharmon ie ,  i l  se  ré fug ie  dans  une rés ignat ion

t r i s te .  11  conf ie  le  20  avr i l  l92 l  à  Haus Auf r i ch t  :  "Ce qu i  es t  impor tan t ,

c res t  la  so l i tude ,  la  concent ra t ion ,  la  conna issance de  so i -même,  un  morceau

de pa in  pour  manger  e t  un  l i t  pour  dormi r "  (2 ) .  Ma is  la  p lupar t  du  temps

cres t  le  pess imisme qu i  l rempor te ,  la  mysanthrop ie  e t  la  peur  de  devo i r  a f -

fronter le monde.

l{assermann prend conscience que ses tr istes états dtâme confèrent

Dans une let tre écr i te en 1922, au moment où i l  rédige Ulr ike l {oyt ich, i l

montre comenÈ son projet in i t ia l  ,  qui  avait  été conçu avec une nuance drhu-

mour, se transforme peu à peu pour prendre une tonal i té sombre et même grin-

çante. Lrhumour ne peut être chez lui  que passager et le centre de gravi té de

(l)r 'Du weipt ja selbst,  rùas f i i r  ein belasteter undbeladener Mensch ich bin
und war(. . , )Ach, mein ganzes Dasein ist  ja Arbeit  und abermals Arbeit ,
Abschûtteln einer Last,  die nir  Gott  aufer l-egt hat,  Erf i i l lung eines i iber
n i r  geb ie tenden I ' l i l l ens3  A . f  .  Speyer ,  c i t .  J .  Speyer ,  op .  c i t . ,  p .  183-84.

(2) Inédit ,  Marbach ,  73 lgl  13
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son tempérament impose inévi tablement un retour à l r insaÈisfat ion et à

I tango isse  fondamenta les  :
t t1,e personnage central  est conçu dtune rnanière ent ièrement humo-

r is t ique ,  ma is  par  la  su i te -  l rhumour  se  t rans forme en hor reur  eÈ en  t ragéd ie .

Vous pouvez  imag iner  que chez  moi  le  c ie l  b leu  esÈ de cour te  durée"  ( l ) .

La  t rans format ion  des  cond i t ions  d tex is tence fami l ia le  compl ique

auss i  ses  re la t ions  soc ia les  qu i  s ré ta ien t  dË jà  appauvr ies  durant  les  années

de guerre. Wassermann redoute de ne pas être compris,  surtout par ses amis

les  p lus  p roches  à  qu i  Ju l ie  Speyer  e t  lu i -même é ta ien t  l iés ,  semble- t - i l '

depu is  tou jours .  11  rnu l t ip l ie  les  le tÈres  d 'exp l i ca t ion  e t  cherche à  conva in-

c re  ceux  qu ' i l  c ro i t  les  p lus  seept iques .  A  longueur  de  pages,  i l  exp l ique

les  ra isons  de  sa  déc is ion i  on  le  sent  hés i tan t ,  doutan t  d tê t re  c ru  e t  sou f -

f ran t  de  ce tËe incompréhens ion  qu t i l  suppose,  d ra i l leurs  à  to r t '  chez  les

autres. La correspondance qur i l  échange avec Fischer à cette époque en di t

long sur son aft icude à se tourmenter lui-même. 11 écr i t  par exemPle 1e6 dé-

cembre lg lg  :  t rA  ce  que je  vo is ,  ce t te  démarche (son d ivorce)  n tes t  approuvée

et comprise que par les arnis qui ont vécu près de moi et qui  ont été les té-

moins  des  souf f rances  que j ta i  endurées  pendant  des  années.  Les  au t res  ne

voient que la cruauté apparente, la décision lourde de conséquence que prend

un père  en  se  séparant  de  ses  en fan ts"  (2 ) .  Auprès  de  Hofmannstha l  e t  de  Th.

Mann, i l  se répand aussi.  en commenÈaires, envoyant même un t tmémorandumtt

(Denkschri f t )  pour faire comprendre sa posit ion. Ce ne sont 1à que gue-lques

exemples  s ign i f i ca t i f s ,  cho is is  dans  des  le tÈres  innombrab les  sur  ce  su je t .

Ces détai ls biographiques progvent à quel point l lassermann a été accaparé et

rongé par ses soucis famil iaux, à quel point aussi  la trame de ses anit iés

quton  c roya i t  soL ide  res ta iÈ  ténue eÈ f rag i le .  Dans son ex is tence-  appara î t

tou jours ,  à  la  mo indre  occas ion ,  la  menace du  chaos  e t  de  la  so l i tude .

Sa re t ra i te  à  A l taussee augmente  éga lenent  l t impress ion  d tesseu le-

ment.  Les longs hivers dans les montagnes de Styr ie sont à la fois salutaires

et nuisibles à son tempéramenÈ dans la mesure ot\  i lsrenforcent la tendance au

rep l iement  sur  so i .  Par fo is  
. les  

nouve l les  de  l rex té r ieur  lu i  con f i rment  que

( l )  e  H .  Au f r i ch t ,  2 l . I v .1922 ,  i néd i t ,Marbach '73  19216 '

(2) Tnédit Marbach, 58 241
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le v ide commence à se faire prématurémenÈ dans son existence. Après la mort

de Dehmel en 1920, la dispari t ion tragique de I '1.  Rathenau en 1922 évei l le

en lui  de sombres pressent iments et conf irme lr i rnpression dtun nonde qui

s t ,éerou le .  P lus ieurs  membres  de  sa  fami l le  avee lesque ls  i1  ava i t  en t re tenu

des re la t ions  harmon ieuses ,  son  onc le  Traub qu i ,  au  temPs de sa  jeunesse

vagabonde, avait  êtê pour lui  une manière de père, et  son beau-frère Hugo

Schmid l  d ispara issent  auss i  dans  ces  années- là .  Depu is  la  f in  de  la  guer re ,

l t u n i v e r s  s o c i a l  e t  f a n i l i a l  s t e s t  e n c o r e  r é t r é c i .

"L'EpoUVANTABLE CAUCHEMAR ALLEMAND'I

Quant  au  monde german ique,  i l  n to f f re  p lus  qurun spec tac le  de

ru ines  e t  de  chaos .  L tErnp i re  aus t ro -hongro is  s resË d is loqué,  rédu i t  à  une

Autr iche qui nt  a môme pas conservé tous ses anciens terr i toires de langue

al lemande et qui  ne semble viable ni  sur le plan pol i t ique ni  sur 1e plan

économique. LtAl lemagne sort  amPutée et exsangue de la guerre. Mise au ban

des na t ions ,  e l le  pénèt re  dans  1 'è re  incer ta ine  des  révo lu t ions ,  des  pu tschs

et  des  assass iha ts  po l i t iques .  11  ne  semble  pas  qure l le  pu isse  t rouver  en

e l le -même 1a fo rce  de  s 'opposer  à  sa  propre  dés in tégra t ion .  Soumise  aux  vo-

lon tés  é t rangères ,  hês i tan t  en t re  une Répub l ique impu issante  e t  des  bou le-

versements  p lus  fondamentaux ,  e l le 'es t  incapab le  d tend iguer  la  v io lence '  les

ex t rémismes de  tou te  obéd ience eE la  rad ica l i sa t ion  de  la  pensée.  Le  règne

de la  fo rce  s r insËa1 le  e t  l rex is tence quot id ienne échaPPe à  la  p ro tec t ion

des  lo is .  La  soc ié té  es t  d iv isée ,  t raversée de  courants  cont ra i resr  les  oPPo-

s ic ions  en t re  les  c lasses  s ta f f i rment  p lus  que jamais ,  la  misère  e t  le  déses-

po i r  cô to ien t  la  spêcu la t ion  e t  La  cor rup t ion .  Au p lus  fo r t  de  la  c r ise ,  i l

semble  que le  corPs  soc ia l  se  dés in tègre ,  de  vasÈes ca tégor ies  de  la  popu la-

t ion  sub issent  les  e f fe ts  con jugués de  la  désorgan isa t ion  économique,  de  I t in -

f lat ion eÈ de lrendettement du PaYs: Apparemment tout vér i f ie durant ces

années de chaos les prévisions les,F1us sombres drOswald Spengler ;  la Répu-

b l ique de  l ^ le imar  à  ses  débuts  o f f re  à  beaucoup le  spec tac le  d 'une c iv i l i sa t ion

à  1 ' a g o n i e .
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l lassermann traverse ces "années de nisère al lemande" ( l )  comme

"un épouvanËable cauchemar dont i l  peut di f f ic i lenent se l ibérer" (2).  La

v i s i o n  d u  p a y s  q u i  s ' é t a i t  i n p o s é e  à  l u i  e n  l 9 l 2  s r é c r o u l e  e t  l r a c t u a l i t é

dément  tou tes  les  cer t i tudes  anc iennes :  i l  s tavère  que la  c iv i l i sa t ion

a l lemande n té ta i t  pas  à  1 'abr i  de  la  barbar ie r  gue la  soc ié té  reposa i t  sur

des  bases  incer ta ines ,  que les  s t ruc tu res  po l i t iques  é ta ien t  p romises  à

1  t  é c l a t e m e n t .

On peut percevoir  de mois en mois, à travers la corresPondance

et le Journal de Wassermann, la montée cont inue du désespoir .  Nous ne ret ien-

drons  que que lques  no ta t ions ,  l iées  à  des  événements  s ign i f i ca t i f s .  L rau teur

a suivi  par exemple avec anxiété les interminables réunions de 1a 'Cosurission

des r 'éparaEions ,  dénonçanÈ les exigences françaises et redoutanÈ le pire

pour l 'Al lemagne. 11 note Ie 5 mars lg2l ,  au momenL où la Républ ique de Weiraar

sub i t  une press ion  accrue  de  la  par t  des  a l l iés  :

"Je suis bouleversê pat les événements

assass ine  l tEurope,  l rAng le te r re  es t  son  compl ice

à  quo i  bon encore  t rava i l le r  ? "  (3 ) .

Le  meur t re  de  Rathenau le  pousse à  la  révo l te :  t 'Peu à  peu ' i  éc r i t -

i l r "ce la  dev ien t  une honte  d tê t re  A l lemand,  i l  n ty  a  p lus  d tespérance,  p lus

un rayon de  lumière ,  p lus  de  sa lu t "  (4 ) .  En  1923 l 'occupat ion  de  1a  Ruhr  le

laisse anxieux eÈ accablé. , I1 éprouve le sent iment que le monde al lemand bas-

cu le  ;  I tag i ta t ion  eÈ la  guer re  c iv i le  dé f iguren t  le  pays  e t  chaque fo is

qu t i l  f ranch i t  la  f ron t iè re .  i l  ressent  une i rnpress ion  dr insécur i té  e t  de

Èr isÈesse devant  le  spec tac le  de  ce  pays  qu i  se  dé t ru i t  lu i -n rême.  Le  pu tsch

de H i t le r  porÈe le  désar ro i  à  son paroxysmer .  i l  no te  le  13  novembre  1923 :

t t1, tAl lemagne est conme une mer dérnontée quton traverse à contre-coeurr l rou-

ragan ébran le ra  le  res te  de  l tEurope[ . . ) ,  les  fondements  c raquenË"  (5 ) .

( l )  M.  Kar lweis  à H.  Aufr ichr ,  29.XI I .1922,  inédi t rMarbachr53 863

(2> A H.  Aufr icht ,  9 .vr l  .1922,  inêdi t rMarbach rT3 192/8,

(3 )  Jou rna l ,  c i t .  Ka r lwe i s ,  op .  c i t . ,  p .  339 '

(4)  A H.  Aufr icht ,  I .v I I .1922,  inédi t rMarbach ,73 lg2 l8

(5) A I{. Singer, inédit,  Marbachr 58 843 .

df Al lemagl{.  .  . )  La France
/

aveug le .  L tab îme s  touvrer '



- 2 o i 0 -

Coume tous les gens de la classe moyenne à laquel le i l  a cons-
c ience d tappar ten i r ,  i l  se  sent  menacé dans  son ex is tence matér ie l le  ;  i l
décè le  t rès  tô t  le  pér i l  auque l  l texposent  la  dëva lua t ion  dumark  e t  le
poss ib le  ta r issenent  de  ses  revenus.  11  senÈ rôder  le  " fan tôme de la  misère" ,
éprouvant  l rango isse  de  ce lu i  que son ac t iv i té  ne  parv ien t  p lus  à  nour r i r
e t  qu i  do i t  lu t te r  pour  subs is te r .  On t rouve dans  sa  cor respondance des
tab leaux  sa is issants  de  l rA l lemagne de  I t in f la t ion .  Le  7  fé .v r ie r  lg23  i I  éc r i t
t 'Nous  v ivons ,  tous  au tan t  que nous  sommes,  au  bord  d tun  gouf f re  ténébreux( . . . )
Av id i té ,  cup id i té ,  incapac i té ,  f rénés ie  de  spécu la t ion  dans  ses  fo rmes les
p lus  groôs iè res ,  dégradat ion  des  carac tères ,  g randes e t  pe t i tes  guere l les ,

man ie  de  la  persécut io t , ( . . . )  fa t igue e t  fo l ie  :  v ra iment ,  c tes t  souvent  une
Èor tu re  de  v iv ieÇ.J ,  sur tou t  pour  un  ar t i s te  c réa teur r t  ( l ) .

Les  d i f f i cu lÈés  matér ie l les  about issent  à  de  nouve l les  tens ions
avec  S.  F ischer  dont  Ia  ma ison fesÊnt  e l le  auss i  les  e f feÈs de  la  c r ise .
Les revendicat ions que formule l {assermann auprès de son éditeur ne représen-

ten t  Pas  un  fa i t  i so lé  ;  c res t  l répoque où  beaucoup d tau t res  écr iva ins ,  e t
parmi eux tous ceux qui sont proches de l . Iassermann - Th. Mann (2),  Hofmanns-

thal et  Schnitz ler - ,  cherchent à obtenir  de nouveaux contrats répondant

au changement intervenu dans la si tuat ion économique. Mais éhez Wassermann_
Ie problème se déplace très vi te du plan str ictement commercial  au plan affec-
t i f .  1 1  p e n s e  q u t a u  s i è g e  d e  l a  l i b r a i r i e  o n  n e  f a i t  p a s  l f e f f o r È  n é c e s s a i r e
pour  t i re r  le  me i l leur  par t i  de  ses  l i v res ,  gu ton  n taccorde pas  une aÈtent ion
suf f i san te  à  son oeuvre .  11  c ro i t  devo i r  rappe ler  à  F ischer  qu ton  nra  pas  à

"se  p la indre  des  ventes  de  ses  romanst t  e t  que depu is  longtemps i l  fa i t  par t ie

des  "au teurs  représenta t i f s "  de  la  l ib ra i r ie  (3 ) .  I l  souha i t .e  qu tà  l - roccas ion
de son c inquant ième ann iversa i re ,  en  1923,  tou tes  ses  oeuvres  so ien t  pub l iées
sous la forme drune 'd,di t ion c.omplète ,  dtune Geselntausgabe ,  senblable à

( l )  a  la  ma ison dréd i t ion  amér ica ine  Harcour t -Brace,  inéd i t Marbach,  Dep.

(2) Le 27 -I-1923, Kat ia Mann écr i t  à I{assermanù avant Ia venue de Fischer
à Munich :  "Bei dieser Gelegenheit  môchte ich mit  meinem Mann den neuen
durch die verânderten Verhâltnisse bedingten verrechnungsmodus fest legen{. . .
Es  wâre  mi r  sehr  l ieb  zu  w issen,  w ie  S ie  rn i t  F ischet  * r " ib l i "ben s indr "  

\

bzw. worauf bei den bevorstehenden Verhandlungen besondàrs zu achten wâre
und wo ein eventuel ler l . I iderstand einzusetzen hâtte".  inédit  Marbach, Depo-s i t u m .

( 3 )  A  S .  F i s c h e r ,  i n é d i r  M a r b a c h ,  D e p o s i t u m .
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cel le qui a déjà couronné la carr ière de certains auteurs. Come au temps de

Gaspard.Hauser i l  veut faire jouer la concurr?nce et i l  enÈre en pourparlers

avec Kurt  Wolf f  qut i l  rencontre à Munich en novembre 1920.

Après  avo i r  débuté  dans  1réd i t ion  avec  Erns t  Rowoh l t ,  Kur t  Wol f f  ( l )

posséda i t  depu is  l9 l3  sa  propre  maison.  11  ava i t  pub l ié  la  l i t té ra tu re  de  la

nouve l le  généra t ion  e t ,  avec  l ta ide  de  son lec teur  Kur t  P in thus ,  i l  s té ta i t

imposé conme 1réd i teur  de l texpress ionn isme.Mais  i l  ne  souha i ta i t  pas  se  l i -

m i te r  à  un  domaine  dé terminé de  la  l i t té ra tu re  ;  concevant  son mét ie r  comme

ce lu i  d run  méd iaËeur  p lu tô t  que comme ce lu i  d tun  éd i teur ,  i . l  souha i ta i t  t rans-

metËre  au  pub l ic  " tou tes  les  man i fes ta t ions  de  1 tépoque"  qu i  lu i  sembla ien t

"d ignes  d tê t re  en tendues"  (2 ) .  I1  ava i t  fondé la  sér ie  Der  neue Roman,  dans

laquel le on trouvait  les noms de H. Mann, K. Edschmid ou G. Meyrink ;  i l

souhaitai t  ainsi  " intervenir  en faveur de nouveaux auteurs, non pas auprès

dtun  pub l ic  l i t té ra i re ,  ma is  auprès  de  tous  ceux ,  t rès  nombreux ,  qu i  en  on t

assez  de  la  l i t té ra tu re  quot id ienne fade e t  p la te" ;  i l  p ré tenda i t  ag i r  pour

"des  oeuvres  qu i  nous  fon t  sen t i r  l -e  souf f le  pu issant  de  l tépoque"  (3 ) .  Vers

lg2} , la  l ib ra i r ie  K .  t lo l f f  p résenta i t  un  v isage p lus  novateur  e t  p lus  en t re -

prenant  que les  maisons  dréd i t ion  fondées au  Èournant  du  s ièc le ,  e l le  exer -

çai t  un attrai t  manifeste .sur de nombreux écr ivains (4).  I , lassermann a sans

doute  perçu  à  ce  moment - là  des  a f f in i tés  en t re  1e  contenu e t  l raÈmosphère  de

ses  Ze i t romane e t  les  p réoccupat ions  qu i  gu ida ien t  K .  l {o l f f  dans  les  cho ix

qut  i l  fa isa i t  pour  sa  sér ie  Der  neue Roman .

( l )  Sur 'Kur t  t lo l f f ,  c f .  Kur t  l Jo t r f f rBr i " f re .hs" l  
" i re  ,  h rsg .  von

B. Zel ler und. E. ,OÈten. Dans la préface, B. ZeIIer retrace de rnanière
déta i l lée  la  car r iè re  de  1 'éd i teur .

( 2 )  A  K .  K r a u s  1 4 . X I I . 1 9 2 3 ,  i n  K .  W o l f f ,  o p .  c i t .  ,  p .  V I I I .

( 3 )  ï b i d . ,  p .  I X .

(4 ) Dans sa  pré face ,  B .  Ze I Ie r  rappe l le  que la  ma ison d 'éd i t ion  K.  I ^ lo l f f
n ra t t i ra i t  pas  seu lement  de  jeunes  au teurs  mais  auss i  des  écr iva ins
dëjà avancés dans leur carr ière, comme Kerr,  lJedekind et G. Hauptmann.
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Quoi qut i l  en soi t ,  des pourparlers stengagèrent l  on évoqua la

possibi l i té drun transfert  des oeuvres de Wassermann de la l ibrair ie Fischer

à la l ibrair ie K. Wolf f ,  puis la publ icat ion des Oeuvres complètes par les

deux maisons. Mais une fois de plus, les anciens l iens furent maintenus ( l )

et  en l92l  l^Iassermann signa à Berl in-Grunewald un nouveau contrat qui  pré-

voya i t  1 réd i t ion  des  Oeuvres  complè tes  (2 ) .  I1  conf ia  a lo rs  à  F ischer  : .

"On ne revient pas parce que cela ne marche pas ai l leurs, - i is Parce que

cres t  chez  to i  qu ten  tou te  c i rcons tance on  se  sent  le  p lus  en  sécur i té r '  (3 ) .

Seul resta chez K. Wolf f  un volume int i tulé Imaginâre Bri icken ( lg2l)  dans

leque l  Wassermann ava i t  réun i  des  essa is .

De mâme 1es négociat ions entreprises à la même époque avec le

R iko la -Ver lag  n 'about i ren t  qurà  1 'éd i t ion  d 'un  pe t i t  recue i l  de  réc i ts  :

Der  Ge is t  des  P i lgers  (1923) .  Ces  ve l lé i tés  d 'escapade por ten t  le  témoignage

des d i f f i cu l tés  auxque l les  é ta ien t  con f ron tées  à  1 'époque les  écr iva ins

a l lemands e t  de  I 'ac t i v i té  in tense qu i  carac tér isa i t  l -e  monde de  1- 'éd i t ion .

LIANTISEMITISME DES ANNEES 20

Plus  encore  que tous  ces  prob lèmes naÈér ie ls ,  la  f lambée d tan t i -

sémit isme qui a marqué les premières années de la Républ ique de Weimar, a

cont r ibué à  assombr i r  1 'hor izon .

Dès 1919,  Ia lassermann donne l ib re  cours  à  l t ind ignat ion  qu i  s tem-

pare de lui  devant la recrudescence de la haine ant i ju ive. Dans une let tre

à  F ischer ,  i l  fa i t  a l lus ion  à  "cer ta ines  vo ix  e t  à  cer ta ins  courants  qu i  son t

à  la  node au jourd thu i "  e t  q "1  
" tacharnent  

à  p résenter  I 'une  car ica ture t 'des

' r in ten t ions  les  p lus  hautes  e t  les  p lus  pures"  (4 ) .

( l )  11  semble 'd f  a i l leurs  que K.  I , lo l f f  lu i -mêne a i t  tou t  fa i t  pour  év i te r  une

rupture  en t re  F ischer  eÈ I . Iassermann.  Dès le  début ,  i l  é ta i t  persuadé qu t i l

ne  deva i t  pas  br iser  ce t te  " ident i f i ca t ion  pass ionnée e t  na ture l le "  qu i

ex is ta i t  "en t re  1 téd i teur  e t  son  au teur " .

(2 )  Ces  
'Oeuvres  

complèÈes ,  dont  1 téd i t ion  é ta i t  p révue Pour  ocÈobre  1923,

o" fur. t t t  édi tC." q"tà part i r  de 1924. en raison de la cr ise de lr inf la-

t ion . '

( 3 )  c i t .  M e n d e L s s o h n ,  o p .  c i t - ,  p .  8 4 7 .

( 4 )  ï b i d . ,  p .  8 3 5
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De nouveau i l  a le sent irnent quton le juge à travers le pr isme

déformant  de  l ran t isén iÈ isne.  La  décept ion  es t  d rauËant  p lus  g rande qu f i l

a vécu la guerre sans jamais douter de son apparÈenance â l rAl lenagne. La

guest ion Èoujours latente de ses or igines remonte à la surface après avoir

été plus ou moins bien contenue et dominée pendant les dernières années.

Wassermann reprend conscience de 1a cassure énignat ique de son.

ê t re  e t  t rès  v i te  i l  conço i t  le  p ro je t  d tun  l i v re  qu i  sera i t  une grande ex-

p l i ca t ion  sur  ce  su je t ,  une tenÈat ive  pour  comprendre  e t  pour  ana lyser  sa

Propre  s i tua t ion  e t  les  fondements  de  sa  personna l i té .  11  par le  d 'une "sor te

de confess ion  e t  de  ré t rospec t ive ,  d tune oeuvre  par  laque l le  i l  veu t  se  l i -

bérer  lu i -même des  pensées qu i  l faccab len t  e t  des  ques t ions  qu i  l robsèdent "  ( l )

P r e s s é  p a r  u n . " n é c e s s i t é  i n t é r i e u r e  e t  e x t é r i e u r e " ( 2 ) ,  i 1  r é d i g e  e n  I t e s p a c e

de quelques mois son essai Mein Weg als Deutscher und Jude. Publ ié en mars

1921,  ce  l i v re  consÈi tue  un  témoignage sa is issant  sur  le  juda isme a l lemand

des années 2O.  La  mat iè re  s to rgan ise  au tour  de  deux  cenÈres  dr in té rê t ,  I tun

b i o g r a p h i q u e ,  1 ' a u t r e h i s t o r i q u e  e t  s o c i o l o g i , q u e  ( 3 ) .  I

I . Iassermann veut dtabord "rendre compte de la part ie la plus pro-

b lémat ique de  son ex is tence"  (4 ) ,  de  son des t in  de  Ju i f  a l lemand qu i ,  a f f i r -

me- t - i l ,  l ta  condamné à  la  d isharmon ie .  I1  cons t ,a te  que r ien  ne  l t "  jamais

d is t ingué comme Ju i f ,  n i  dans  l 'éducat ion  généra le  qu ' i l  a  reçue,  n i  dans

son éducat ion  re l ig ieuse,  n i  dans  sa  v ie  d tadu lÈe.  Pour tan t  i l  ex is te  en

lui  une dual i té fondamentale à laquel le i l  ne peut échapper et qui  const i tue

la  fo rme par t i cu l iè re  de  son des t in .  Dans les  chap i t res  de  ré f lex ion  h is to r i -

que e t  soc io log ique,  i l  s ' in te r roge sur  Ia  des t inée des  peup les  ju i f  e t  a l le -

mandr .sur  leurs  parentés  e t  leurs  oppos i t ions .  11  c ro i t  percevo i r  dans  leur

Èempérament et,  dans leur histoire des aff in i tés qui auraient pu const i tuer

la  base d 'une symbiose dé f in i t i ve  a lo rs  que Ju i fs  e t  A l lemands ne  sont  p lus

( l )  A H .  A u f r i c h t ,  V I I I ,  1 9 2 0 ,  i n  G e r m a n  l i f e  a n d  l e t t e r s 3 ,  1949 /50 ,  p .  126 .

( 2 )  A  K .  V l o l f  f  ,  2 8 . X I . 1 9 2 0  : i l D i e
p .  2 o l .

(3) Les idées de I ' lassermann sont
travai l r  chap. tUud.aisme et

( 4 )  M e i n  W e g ,  p . 7 .

Sache drângt von

analysées dans la
Germanité".

innen und aupen l  op .  c i t . ,

deuxième part ie de noÈre
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maintenant que des frères trop senblables qui srentre-déchirent.  Cette ré-

f léxion d'ordre général  permet à Vlassermann de se si tuer par rapport  à la

tradit ion juive, à l tAl lernagne et aux grands courants de son temps. 11 ne

partage pas 1a foi  de sa coulr trunauté dtor igine, mais i l  ne peut faire abstrac-

t ion  drun  cer ta in  hér i tage ju i f  ;  i l  se  sent  p le inementA l lemand e t  i l  re fuse

catégor iquement  le  s ion isme. ;  i l  condamne tous  les  ex t rémismes,  le  rad ica l i s -

ne  po l i t ique  de  cer ta ins  Ju i fs ,  ma is  sur tou t  l ran t isémi t i s rne  a l lemand.  I1

cons taEe,  e t  c les t  Ie  cent re  de  grav i té  de  son ouvrage,  gue Ia  s i tua t ion  des

Ju i fs  a l lemands es . t  redevenue préca i re .  "Le  Ju i f f  éc r i t - i l ,  {es t  au jourdrhu i

un  hors - la - lo i ,  s inon au  sens  ju r id ique,  du  moins  dans  la  sens ib i l i t .é  du

p e u p l e "  ( l ) .  L ' A l l e m a g n e  e s È  d e  n o u v e a u  l i v r é e  à  l a  p e s t e  m o r a l e  d e  1 ' a n t i s é -

n i t i sme,  à  un  "mensonge inv inc ib le  e t  a f f reux  . . . ,  con t re  leque l  ne  préva len t

aucune évidence, aucun sacr i f ice, aucun amour, ni  aucune preuve" (2).  Le l ivre

se termine sur une note de souffrance exaspérée, à peine adoucie par un appel

t imide aux Al lemands de bonne volonté. Le lecteur ret ient essent iel lement des

dernières pages 1e réquisi toire désespéré conÉre lrAl lenagne. I . lassermann y

regroupe ses accusat ions en dix points dont chacun est introduit  par la formule

"E" i" t  . rergebl ich" q,t i  résonne chaque fois comme un cr i  pathét ique. Le der-

nier point semble exprimer une incompréhension Èragique et déf ini t ive :  " I1

e s t  v a i n  d e  v i v r e  e t  d e  m o u r i r  p o u r  l e s  A l l e m a n d s .  I l s  d i s e n t  : 1 1  e s t  J u i f "  ( f

En  1921,  cer ta ins  on t  t rouvé excess ive  e t  r t rême inexp l i cab le  la

souf f rance qu i  s 'expr ime dans  Mein  Wegp mais  on  ne  peut  douter  qu te l le  fu t

réel le et même, à bien des 6gards, just i f iée. Au moment où trr lassermann est de

nouveau confronté à l rant isémit isme, iL rroi t  renaître dans sa vie tous les

conf l i t s  anc iens .  Les  bases  fami l ia l -es  e t  soc ia les  de  son ex is tence on t  é té

mises  à  rude épreuve,  ses  re lp t ions  d técr iva in  avec  l tA l lemagne se  son- t  dé té-

r io rées .  L ran t isémi t i sme décup le  a lo rs  son tourment ,  i l  cons t i tue  le  po in t

( l )  I b i d . ,  p .  l l 7 .

( 2 )  I b i d . ,  p . 8.4.

123( 3 )  l b i d .  '  p
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central  autour duquel se cr isËal l isent tout,es les auËres raisons de souffr i r .

Par un processus de simpl i f icat ion, cette souffrance part icul ière €sÈ seule

fe tenue ;  toutes les opposit ions et toutes l -es disharmonies sont résumées

en un seul conf l i t  pr imordial  et  hlassermann nrentrevoit  plus qutune unique

expl icat ion à la disharmonie de son existence :  sa qual i té de Jui f  dans une

Allemagne ant,isémite .

Après la publication de Mein l{eg, iL a échangé avec Th. I"lann unè

correspondance ( l )  qui  éclaire ce phénomène de cÉistal l isat ion psychologique.

T l  es t  in té ressant  en  par t i cu l ie r  d té tud ie r  comnent  les  deux . .écr iva ins  exp l i -

quent la cassure qut i ls ressenÈent entre eux-mêmes et 1a nat ion :  Wassermann

invoque l tant isémit isme, son correspondant récuse cet argument.

Th .  Mann vo i t  dans  ce t te  cassure  le  des t in  de  l ra r t i s te  a l lemand en

gênéraL auquel un écr ivain ne peut se soustraire, auquel ruême i l  nrest pas

souhaitable qut i l  cherche à échapper.  Certes, la lecture de Mein hreg a susci té

en lui  une profonde résonance. 11 ressent la souffrance de l{assermann, mais i l

se  demande s t i l  n ty  e6 t re  pas  une cer ta ine  par t  d thypocondr ie ,  d texagéra t ion

subjeet ive et dt iuaginat ion. La plupart  des gr iefs et accusat ions de I^Iassermann

à 1régard  de  l rA l lemagne pour ra ien t  tou t  auss i  b ien ,  fa i t - i l  remarquer '  Prove-

n i r  de  n ' impor te  que l  écr iva in  a l lemand,  sans  qu t i l  so i t  d 'o r ig ine  ju ive .  I1

es t  sûr  que 1 'A l lemagne n ta  pas  de  soc ié té ,  i l  es t  sûr  que l 'éc r iva in  n 'y  oc-

cupe pas la place qui Lui  revient dans certains pays étrangers, Par exemple

en France. Th. Mann constate cet état de fai t  avec une enËière sérénité ;  i l

sten accomode et rnâme i1 n'en souhaiÈe pas la modif icat ion. Le modif ier êqui-

vaudra i t ,  en  e f fe t ,  à  ins taurer  la  s i tua t ion  qu t i l  a  dés ignée,  que lques  années

plus tôE (2) sous le terr le de " iCémocrat ie".  Or cetEe t 'démocraÈie",  i l  ne

lrappel le pas dè ses voeux. On reÈrouve ic i  le Th. Mann auteur de Fr iedr ich

und die grope Koal i t ion et des Betrachtungen eines UnPol i t ischen ;  on voi t

r :éappara î t re  L toppos i t ion  en t re  "cu l tu re"  e t  "c iv i l i sa t ion" .  Ce qu i  imporÈe

pour Th. l , lann, crest de sauvegardêr la cul ture al lemande dans sa spécif ic i té

e t  d rabord  son appor t  essent ie l ,  La  ph i losoph ie  idéa l i s te .  0 r  i l  se  Erouve

précisémenÈ que I t idéal isme a i rrémédiablenent engagé le roman al lemand dans

une voie di f férente de cel- |e dans laquel le srest développé le roman français.

cette correspondance dans son l ivre
332-335,

( l )  M .
J .

Karl-weis ci te,  sans
Iùassermann. Gestal t

la coumenter,
und I{erk,  p.

(2 )  Dans Bet rach tungen e ines  UnPol i t i schen,  l9 l8  '
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Le român al lemand ne pourra pas, cornme dans les démocrat ies droccident,  avoir

ses racines dans la sociét,é ou dans la nat ion, i l  ne pourra avoir  ses racines

que dans  le  rno i  in t ime de  I récr iva in ;  p lus  que du  monde ex tér ieur ,  soc ia l  ou

nat iona l  ses  é léments  cons t i tu t i f s  p rov iendront  de  l fun ivers  in té r ieur  de

l f a u È e u r  ( l ) .

Ces idées représentent le premier stade de la pensée de Th. Mann,

an tér ieur  au  d iscours  Von deutscher  Repub l ik  de  1923.  Ctes t  en  que lque sor te

1 técr iva in  conserva teur  ou ,  comme i1  le  d i t  lu i -même,  na t iona l i s te  qu i  par le

ic i .  I1  veut  p réserver  1 'hér i tage de  1a  cu l tu re  a l lemande des  in f luences  occ i -

denta les ,  i1  re fuse  1e  n ive l lement  des  c iv i l i sa t ions .  Dans la  perspec t ive  qu i

es t  la  s ienne en  1921,  1 récr iva in  a l lemand se  t rouve doub lemenË condamné à

I ' i s o l e m e n t .  1 1  l f e s t  d r a b o r d  p a r c e  q u t i l -  v i t  l e  c o n f l i t  q u e  c o n n a î t  t o u t

ar t i s te  en  généra l ,  c res t -à -d i re  le  conf l i t  de  l respr iÈ ,  sphère  dans  laque l le

i l  es t  en fermé.  e t  de  la  v ie ,  sphère  dont  le  coupe inév i tab lement  son ac t iv i té

in te l lecÈue l le .  Ma is  i l  l - ' es t  éga lemenÈ en tan t  qurhér i t ie r  d 'une t rad i t ion

idéa l i s te  qu i  accuse encore  ce t te  
" " " " . r r "  

en t re  l tespr i t  e t  la  v ie .  Se lon  Th.

Mann, i l  convient donc non seulement de constater cet isolement de 1récr ivaf i r

comme un fa i t  ma is  encore ,  é tan t  donné qu t i l  représente  un  des  carac tères

spéc i f iques  de  la  cu l tu re  a l lemande,  de  l raccepÈer  avec  sérén i té .

Ce la  su f f i t ,  aux  yeux  de  Th.  Mann,  à  exp l iquer  l rexpér ience de

In lassermann.  Po in t  n res t  beso in  d tê t re  de  na issance ju ive  pour  ressent i r  une

disharmonie entre soi-même et la nat ion. Ainsi  la souffrance de Wassermann

se trouve ramenée au niveau d'un phénqurène général :

"Ces  choses  n ton t  r ien  à  vo i r  avec  vo t re  desÈin  personne l  de  Ju i f

a l l e m a n d "  ( 2 ) .

Par ai l leurs, Th. Mann se montre EoÈalement insensible aux problè-

mes de  l ran t isémi t i sme a l lemand.  I I  re lève  dans  sa  le t t re  le  rô1e dé terminant

( l )  Les  phrases  su ivantes  résument  la  pensée de  Thomas Mann:  "Der  hohe deut -
sche Roman wird niemals vom demokraÈisch-mondânen Îyp, also sozial-kr i t isch-

psychologisch, Instrument der Zivi l isat ion und Angelegenheit  einer abend-
lând isch  n ive l l ie r ten  t l f fen t l i chke i t  se in .  Er  i s t  persôn l i ches  Ethos , 'Be-
kenntn is ,  Pro tes tan t ismus,  Gewissen,  Autob iograph ie ,  ind iv idua l  i s  t i sche
Moralproblematik,  Rel igion, Metaphysik,  Erziehung, Entwicklung, Bi ldung,
was S ie  wo l len ,  aber  ke ine  Gese l lschaf tsk r i t i k .  Europâ is ie rende Mischungen
komrnen vor{. . . )Aber das ideal ist isch-bi ldungshafte Element wird imrner durch-
schlagen . ,  und das ist  kein Element der "ôffent l ichkeit  in west l ichen' S i n n " .  

C i t .  K a r l w e i s ,  o p .  c i t , . ,  p .  3 3 4 .

( 2 )  C i t .  K a r l w e i s ,  o p .  c i t . r p .  3 3 4 .
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des in te l lec tue ls  ju i fs  de  l 'époque.  11  es t ime qu ' i l s  devra ien t  se  senËi r

chez eux dans le monde allemand. I1 donne ainsi une image de ltAllenagne

des années 2O qui stoppose en tout point à cel le que nous propose son cor-

respondant.  Crest une Al lernagne "cosmopol i tet t ,  "ouverte à toutes les inf lu-

ences" qut i l  dépeint,  une nat ion dans laquel le r ival isent t ' le paganisme nor-

dique et la nostalgie du ,ud",  où se rencontrent Les mouvements dt idées

occ identaux  e t  o r ienÈaux.  En 1921,  Th .  Mann pense que l tan t isémi t i sme ne '

"pour ra  jamais  p rendre  rac ine"  ( l )  dans  un  pays  auss i  to lé ran t  e t  auss i

accue i l lanÈ.

La réponse de l,'Iassermann est

tous les argumenËs de son correspondant,

respecÈive à un même niveau général .

Tout drabord, i l  envisage di f fére'nment les rapports du romancier

e t  de  son pub l ic .  11  ne  peut  se  résoudr :e  à  une so l i tude qu i  sera i t  l t inév i -

tab le  face  d tombre  de  son ex is tence d 'écr iva in .  Cer t .es  i l  reconnaîÈ,  conrme

le lui  fai t  remarquer Th. Mann, guê ses succès l i t térair""  so{t  appréciables.

Mais ic i ,  af f i rme-t- i l ,  i l  convient de se garder de toute fausse interpréta-

t ion .  Tout ,  d tabord ,  ces  succès  on t  é té  acqu is  au  pr ix  d run  e f fo r t  long  de

t ren te  années.  De p lus ,  i l s  res ten t  des  succès  par t ie ls .  0 r  i l  ne  su f f i t  pas

au romanc ier  que que lques  groupes iso lés  s ' in té ressent  à  son oeuvre ,  i l  ne

peut se contenter de quelques disciples dévoués à sa cause, i l  at tend plus

de ses oeuvres ;  i l  at tend "une résonance large et profondet 'dans I tensemble

du corps de la nat ion ;  et  Wassermann renvoie ic i  à un passage de Mein Weg

qu i  t radu i t  les  g randes asp i ra t ions  de  1récr iva in ,  son  espo i r  d 'une vasLe

audience :

"Moins le peuple prend parÈ aux product ions de ses auteurs, plus

ces  au teurs  vo îen t  leurs  coeurs  s iengourd i r ,  leur  dé terminat ion  fa ib l i r ,

leur  a t t i tude  deven i r  incer ta ine"  (2 ) ,

Le souhait  de lJassennann est celui  drune symbiose entre 1récr ivain

et la société ;  i l  réaff i rme, conme i l  I 'a fai t  dans Mein Wegr 9uê Pour un

auteur " l tat t i tude générale de la nat. ion à son égard est déterminante",

( l )  I b i d . t p . 3 3 4 .

(2 )  Me in  Weg,  p .  80 .

inméd ia te .  L 'auÈeur  y  ré fuÈe un  à  un

i l  re fuse  de  s iEuer  leur  expér ience
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qu 'e l le  cond i t ionne " la  l iber té  de  son espr i t  e t  la  sûre té  de  sa  démarche"  ( l )

Crest tout le contraire de la concept ion défendue par Th. Mann

dans sa  le t t re  qu i  en  gr îos .  es t  ce l - le  d run  sp lend ide  iso lement  de  l_ rar t i s te ,

d 'une so l i tude a l lègrement  acceptêe  (2 ) .  Wassermann re fuse  ce t te  idée de  so-

l i tude  e t  ce t te  concept ion  d tun  ar t  vo lon t ie rs  rep l ié  sur  une sphère  in t ime.

Chez lui  i l  y a un besoin de co'rmunicat ion et de contact humain, I toeuvre

d r a r t  d o i t  a g i r  s u r  u n  v a s t e  p u b l i c ,  1 - f a t t e n t e  e t  I t e x i g e n c e  à  l ' é g a r d  d e s

lecteurs sont plus'  grandes.

Dfau t re  par t r  i l  ne  perd  pas  de  yue l rana lyse  de  la  s i tua t ion

de l ta r t i s te  a l le ruand qu t i l  a  fa i te  dans  Mein  Weg eÈ dont  i l  esÈ nécessa i re

de rappe ler  i c i  les  g randes l ignes .  I1  pense que ce t te  s i tua t ion  es t  p lus

d i f f i c i le  que dans  nr imponte  que l  au t re  pays  européen.  A  son av is ,  Ie  monde

in te l lec tue l  a l leuand es t  d iv isé  dans  ses  goûts ,  ses  e f fo r ts  se  d ispersent

en tendances mult iples, aucune cont inui té nrapparaÎÈ dans la pensée :

"Une couche de l-a soeiété condamne ce que l , rautre glor i f ie.  Les

t rad i . t ions  s re f fondrent  du  jour  au  lendemain"  (3 ) .  Ce qu i ,  pour  lu i ,  dé f in i t

l tA l lemagne,  c tesÈ la  d ispers ion ,  le  morce lLement ,  I 'absence d 'un  vér i tab le

cent re  de  grav i té  e t  l t incons is tance de  la  na t ion .

Le  monde de  l rac t i v i té  l i t té ra i re  reprodu i t  1es  grandes l ignes  de

1 'évo lu t ion  généra le  du  pays  e t  de  sa  s iÈuat ion  acÈueL le .  I1  es t  par  consé-

quent individual isme, provincial is". le,  subject iv isme, accumulat ion de voix,

de  modes,  d féco les  d ispara tes .  Dans ces  cond i t ions ,  l ra r t i s te  es t  condamnê

à I ' i so lement ,  i l  ne  possède pas  de  vér i tab les  a t taches l  c res t  pourquo i  un

écrivain al lemand ne peut pas représent.er la nat ion corune Balzac a représenÈé

la  France,  D ickens  I tAng le te r re  e t  To ls to i  La  Russ ie  :

"L técr iva in  a l lemandç. . )  ne  joue aucun rô le  dans  l rex is tence du

peup le  e t ,  s r i l  parv ien t  pour tan t  à  re ten i r  l ra t ten t ion  e t  à  s raEÈacher  les

coeurs ,  i l  ressent  en  même Èemps une é t range rés is tance de  La  par t  du  pub l ic . .

cor (Ere ,  s i  ce la  n 'é ta i t  n i  sér ieux  n i  d igne"  (4 ) .

( l )  T b i d . ,  p .  8 5 .

(2) Th. Mann ctéf lnl t  en effet  la siLuat ion de l 'écr iyain co'ne "eine
einsamê dffent l ichkeit  und eine ôffent l iche Einsamkeit" ,  c i t .  Karlweis,
o p .  c i t . ,  p .  3 3 5 .

( 3 )  M e i n  W e g ,  p .  7 0 .

( 4 )  I b i d . ,  p .  7 2 .
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On objectera que la condit ion fai te aux gens de let tres sous

lrEmpire wi lhelninien et la Républ ique de Weimar étai t  certainemenÈ moins

inconfortable que ne le prétend lrauteur dont certains propos témoignent

d'une indéniable subject iv i té.  Mais ces réf l -exions désabusées sur la si tua-

t ion  de  l ra r :Ë is te  permet ten t .  de  mesurer  à  que l  po in t  les  concept ions  de

Wassermann se sont détér iorées.et même radicalement transformées dans ce

domaine.  I1  remet  en  cause Èout  ce  qu t i l  ava iË  proc lamé e t  espéré  dans  sôn

essa i  Der  L iEera t ,  à  savo i r  que l ra r t i s te  do i t  e t  peut  en t re ten i r  un  échange

avec  la  soc ié té ,  gu ' i I  do i t  se  nour r i r  des  t rad i t ions  e t  de  mythes  de  son

p e u p l e .

hlassermann constate désormais que la grande espérance drune har-

rqon ie  en t re  1 técr iya in  e t  la  na t ion  es t  i r réa l i sab le  ;  on  comprend gu t i l  en

conçoive une décept ion et une souffrance plus grandes que Th. Mann, dans la

mesure  où  ce  dern ie r  admet  la  so l iÈude de  l ra r t i s te  comne une des  cond i t ions

ind ispensab les  de  son ex is tence.

Mais ,  e t  c resÈ le  deux ième po in t  de  la  réponse de  Wassermann,  la

d i f fé rence qu i  d is t ingue les  deux  expér iences  n tes t  pas  seu lement  d fo rdre

quant i ta t i f ,  e l - Ie  es t  auss i  d rordre  qua l i ta t i f .  Le  ûoment  es t  venu pour

Wasser,mann de dénoncer dans sa l -et t .ne l rant isémit isrne ambianÈ et de voir  en

lu i  l rexp l i ca t ion  essent ie l le  de  la  cassure  avec  la  na t ion .  B ien  sûr ,  avoue-

t - i l ,  on  ne  saura i t  n ie r  les  succès  ju i fs  dans  I tEurope e t  I tA l lemagne con-

tempora ines ,  ma is ,ces  succès  s raccompagnenÈ de la  ha ine  des  masses ,  i l s  n ton t

é té  acqu is  qu 'au  pr ix  de  Ia  souf f rance e t  par  1 'énerg ie  du  désespo i r .  11

subsisÈe toujours en eux un relent dtaurertume. De plus i lsne sont g6nérale-

ment le fai t  que d'une minori té pr iv iLégiée, l -a grande uasse des Jui fs vivant

encore  dans  une s i tua t ion  préca i re .  I1  su f f i t  pour  s ten  persuader  de  regar -

der attent ivement autour de soi  dans cette Al l -emagne des années 20. Les cor-

p o r a t i o n s  d r é t u d i a n t s  r e f u s e n t  l e s  J u i f s ,  l r a r m é e  l e u r  i n t e r d i t  I t a c c è s  à

I a  p r o f e s s i o n  d r o f f i c i e r ,  l r E t a t  l r a c c è s  à  c e r t . a i n e s  c a r r i è r e s .  V i s i o n  p e s -

s imis te  de  1 'A l l -emagne qu i  con t ras t ,e  avec  l r image rassurante  d ' rme nat ion

tolérante et. humaine que donne Th. Mann.

.  Enf in la réponse de Wassennann nontre comlent une l ia ison s to-

père dans sa pensée entre la conscience aiguË ae I tambiguïté de ses rapports

avec lrAl lemagne et la conscience pLus aiguë encore de la réa1ité de l fant i -
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sémi t i sme,  le  second po in t  devenant  l rexp l i ca t ion  du  premier .  I1  f in i t  par

voir  dans sa naissance la seuLe et unique raison de sa dishamonie, i l  a le

sent iment de créer co e crée tout arÈiste et de ntêtre rétr ibué que cornme

un Juif  :
I tVotre let tre me conf irme de nouveau qurun tel  conf l i t  esÈ à peine

concevable pour des gens co e vous. Vous ne pouvez évoquer le sort  de 1 rart is-

t e  e n  g é n é r a l ( . . . ) Q u r a u r i e z - v o u s  r e s s e n t i  s i  o n  a v a i t  u t i l i s é  v o s  o r i g i n e s

lubeckoises et hanséat iques pour susci ter contre vous un vote de déf iance ?

Cres t  le  cont r :a i re  qu i  s res t  p rodu i t ,  ce la  vous  a  va lu  d tâ t re  honoré .  Au jour -

d rhu i  encor ie ,  ma1-gré  tou te  ma réuss i td . . . ) ,  je  me heur te  à  ces  réserves  ins i -

p ides ,  je  su is  v ic t ime de  ce  re fus  mystér ieux  e t  hor r ib le  qu i  por te  a t te in te

à  la  rac ine  de  voÈre  ê t re" .

Ainsi trrlassermann présente son expérience corTïme une expérience spé-

ci f ique et.  presgue incsromunicable. Courne au temps de sa jeunesse, i l  a l r im-

pression qge lrappartenance à La cormnunaut,é al- lemande lui  est refusée à cause

de sa  na issance.  Cet te  expér ience fa i t  sa  dou loureuse or ig ina l i té .  11  nres t

pas  a isé  d 'appréc ie r  la  par t  d 'ob jec t iv i té  e t  la  par t  de  sub jec t iv i té  que con-

t ien t  ce t te  ana lyse .  P lus ieurs  années après  leur  échange de  leÈt res  de  lg2 l ,

Th. Mann et l , Iassermann se sont.  de nouveau rencontrés à un moment signi f icat i f

de  leur  ex is tence.  CréÈa i t  en  1929,  à  1 'occas ion  d tune tournée de  conférences

que Wassennann faisai t  en Al lemagne. Après un séjour à Berl in,  i I  se trouvait

à  } lun ich  su : :  inv i ta t ion  de  La  Goethe-Gese l lschaf t .  A  f  i ssue du  banquet  o f f i -

c ie l ,  Th .  Mann prononça Le  d iscours  d tusage.  Ce d iscours  cons t i tue  un  ÈexEe

important qui  montre co ent les perspect ives de Th. Mann se sont transformées

d e p u i s  1 9 2 1 .

A une anal-yse pénétrante de lrart  de ! , Iassermann, Th. Mann ajoute

une comparaison entre luirnêrne'et son ami,  i l  décèle dans leur dest inée res-

pec t ive  une é t ro i te  paren té ,  ma lgré  les  d i f fé rences  apparentes  :
t 'En t re  ce t te  époque- là  ( l )  e t  au jourd thu i ,se  s i tue  sa  grande car r iè re

e t  se  s i tue  mon chemin  ;  ces  chemins  sont  t rès  d i f fé ren ts ,  l ra tmosphère  de  v ie

est di f férente, le rythme est di f férentr mâis ces chernins courent.  cependant

l tun  à  cô té  de  Lrau t re ,  ce  sont  des  chemins  apparentés  e t  on  sera  ten té  de  les

( l )  11  s 'ag i t  de  l répoque de  Mun ich .
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comparer conme ceux de deux contemporains et de deux romanciers allemands
qu i  on t  su  fa i re  face ,  chacun à  sa  rnan iè re ,  à  l rénorme d i f f i cu l té  d 'ê t re
un romanc ier  a l lemand"  ( l ) .

Th. Mann reprend ainsi  Ie thème central  de son échange de cor-
respondance avec  I ' l assermann en 1921.  Ma is  désormais  la  s i tua t ion  de  l ' réc r i -
va in  es t  devenue à  ses  yeux  t 'une  énor rne  d i f f i cu l té " ,  e l le  n fes t  p lus  une
donnée dont  on  peut  e t  dont  on  do i t  s taccornrqoder ,  ma is  un  obs tac le  qur i l
fau t  surmonter -  Th-  Mann ressent  avec  une p lus  g rande ne t te té  la  rés is tance
du monde a l lemand,  le  heur t  en t re  les  in te l lec tue ls  e t  une f , rac t ion  de  la
communauÈé nat iona le .  L r in to lé rance e t  l ran t isémi t i sme.  dont  i l  n ia i t  jad is

l fex is tence sont  devenues de  sombres  réa l i tés  avec  lesqueL les  i l  fau t  comp-
te r ,  eÈ Th-  Mann rappe l le  dans  ce  d iscours  de  1929 que son nom e t  ce lu i  de
lJassermann ont f igurér p€u de temps auparavant,  sur la l - iste noire drune or-
gan isa t ion  rac is te  qu i  les  accusa i t  "de  nu i re  à  la  cu l tu re  e t  de  cor rompre
les âmes t t  .

Les poinÈs de vue des deux auteurs se rapprochent donc sensible-
ment ,  ma is  i l s  ne  se  re jo ignent  jamais  to ta lemenÈ.  En 1935,  Th .  I , Iann a  de
nouveau essayé d 'éc la i re r  ce  prob lème (2) .  11  reconnaî t  a lo rs  que l 'évo lu t ion
histor ique a malheureusement donné raison à Wassermann et à son appréciat ion
des  phénomènes po l i t iques  de  l raprès-guer re .  Néanmoins  i l  a  tou jours  tendance
à ramener  l rexpér ience de  I {assermann au n iveau de  ce l le  de  tou t .  éc r iva in  a l le -
mand e t  i l  ne  lave  pas  expressément  l rau teur  de  Mein  Weg de tou t  soupçon de
sub jec t iv i té  e t  d rhypocondr ie ,  te rmes qu ' i l  reprend d ta i l leurs  dans  son é tude :

"En dé f in i t i ve ,  j  t . i  pour tanÈ ra ison moi  auss i  en  a f f i rmant  que

les  d i f fé rences  ne  sont  pas  auss i  g randes,  gu taucun (écr iva in  a l l -enand)  n ra
l a  t â c h e  f a c i l e ( . . . ) . t  q u ' o n  n e  f a i t  j a m a i s  p r e u v e  d r u n e  g r a n d e  c o n f i a n c e  à
1 r é g a r d  d e  l f e s p r i t  d a n s  l e  p e u p l e  ô i n g u r i e r  d e s  A l l e m a n d s " .

I1  es t  t rès  s ign i f i ca t i f  ,d rau t re  par t ,  que la  man ière  dont  l , lasser -
mann a  présenté  son conf l i t  avec  I tA l lemagne dans  Mein  l , t reg  a i t  susc i té  des
réserves du même ordre que cel les de Th. Mann de la part  de certains rni l ieux

( l )  D ie  Forderung des  Tages,  p .  3O5.

(2) Dans lr introduct ion au l ivre de ! .{ .  Karlweis,  ,1 .  I^tassermann,P . V I I s q .
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i n te l lec tue ls  ju i fs .  11  su f f i t  de  re l i re ,  pour  s ,en  persuader ,  ra  rongue
introducÈion de } lart in Krojanker au l ivre publ ié en 1922 sous sa direct ion,
Juden in  der  deutschen L i te ra tu r .  Es i iber  ze i tgenôss ische Schr i f t s te l le r  ( l

Kro janker  cons ta te  qur i l  ex is te  de  grandes d i f fé rences  de  tempé-
rament  à  l r in té r ieur  du  peup le  a l lemand.  A l lemands du  Nord ,  A l lenands du  sud,
s i lés iens  ou  souabes fo rment ,au tan t  de  types  humains .  Le  Ju i f r  lu i ,  représente
la  nan iè re  la  p lus  o r ig ina le  d tê t re  a l lemand.  Le  bu t  de  l touvrage sera  de
met t re  en  re l ie f  ce t te  d ivers i té  qu i  fa i t  la  r i chesse a l lemande,  de  mont rer
le cirnent commun qui uni t  ces diverses tendances en un tout tohérent et non
pas les  oppos i t ions  i r réduc t ib les .  L touvrage se  veut  méd ia teur ,  apa isant .  11
dénoncera  tou tes  les  p r ises  de  pos i t ion  f racassantes .  c res t  sans  doute  pour -
quoi I ' Iassermann sry trouve condamné dès l t introduct ion. Krojanker voi t  dans
Mein  weg un  l i v re  dépr inant  ;  tou t  A l lemand d 'o r ig ine  ju ive  qur i l  es t  lu i -
même,  i l  ne  se  sent  Pas  concerné par  une souf f rance qu ' i l  t rouve inu t i le  e t
qui relève à son avis dtune erreur de perspect ivT. s i  l . lassermann souffre de
ne pas  ê t re  reconnu conme A l lemand à  par t  en t iè re ,  c tes t  Èout  s imp lement ,
es t ime Kro janker '  Parce  que son espr i t  n tes t  pas  encore  l ibéré  de  l rempr ise
du passé,  de  ses  ango isses ,  de  ses  d is t inc t ions  sommai res  qu i  met ta ien t  l rac -
ceRt sur les opposit ions i rréduct ibles entre les couununautés. t r{assermann,
tou jours  se lon  Kro janker '  appar t ien t  à  l tanc ienne généra t ion ,  i l  ne  ressasse
que des  prob lèmes dépassés .

En réal i té,  I ' Iassermann nraff i rme dans Mein hleg r ien drautre que
ce que Krojanker reprend à son compte dans son introduct ion, à savoir  que le
J t l i f  qu i  a  vécu des  s ièc les  en  n i l ieu  a l lemand,  par tageant  l rh is to i re  de  ses
hôtes ,  nour r i  de  leur  langue,  pé t r i  de  leur  cu lÈure  e t  mode lé  par  leurs  pay-
sages  a  acqu is  la  p le ine  aPpar tenance à  la  cormunauté  na t iona le  (2 ) .  S imp le-

( l )  ce  l i v re  cont ien t  d ivers  essa is  sur  les  écr iva ins  a l lemands d ,or ig ineju ive '  en  par t i cu l ie r  un  ar t i c le  sur  l lassernann réd igé  par  Erv in  poesche l .

( 2 ) c_es mêmes arguments, perpétuel lement et in lassablement répétés dans MeinÏ {9g  e t  dans  les  au t res  réc i ts  théor iques  de  l rau teur ,  on t  d ta i l reursËr"
à I ' lassermann de cinglantes attaques de la part  de mi i ieux sionistes, commenous le verrons plus loin.  Ces mif ieux lui  reproehaient exactegent f  in-
verse de ce que lui  reproche Krojanker,  à savôir  le sent iment qui étai t
le sien dtune indéfect ible appartenance à la conmunauté al lemande. cela
montre I textrêrne complexi té de ces problèmes
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menÈ i l  constate dans son ouvrage que cett .e appartenance ne va pas sans

prob lème.  En dé f in iÈ ive ,  la  seu le .  d i f fé rence qu i ,  en  dehors  du  ton  po lé -

mique, subsiste entre I , Iasserrnann et Krojanker porte sur l tappréciat ion de

l tan t isémis t ime ambian t  e t  des  marques  d thos t i l i té  dont  l lassermann a  pu

êt re  la  v ic t ime.  Nous re t rouvons  chez  Kro janker  ce t te  v is ion  op t in is te  de

l rA l lemagne qu i  é ta i t  ce l le  de  Th.  Mann à  la  même époque e t  qu i  es t  i c i

d r a u t a n t  p l u s  s i g n i f i c a t i v e  q u r e l l e  e s È  p r é s e n t é e  p a r  u n  c r i t i q u e  l i t t é r a i r e

d 'o r ig ine  ju ive .  Cet te  v is ion  expr ime le  degré  de  conf iance qu téprouva ien t

a lo rs  les  Ju i fs  a l lemands à  1 'égard  du  pays  qu i  é ta i t  leur  pa t r ie .

En ce  qu i  concerne l fan t isémiË isme a l lemand des  années 20 ,  aucun

h is to r ien  ne  souscr i ra i t  au jourd 'hu i  aux  a f f i rmat ions  lén i f ian tes  de  Th.  Mann

ou de  Kro janker .  On s taccorde au  cont ra i re  à  reconnaî t re  qu 'à  aucune au t re

époque de la Républ ique de I , le innar la haine ant i ju ive ne fut aussi  v irulente

qu 'au  lendemain  de  la  dé fa i te .  About issement  d 'un  processus  qu i  s 'é ta i t  annon-

c é  d è s  l 9 l 5 / 1 9 1 6 ,  c f e s t - à - d i r e  d è s  l e  m o m e n t  o ù  1 ' A l l e m a g n e  s ' é t a i t  e n l i s é e

dans la  guer re  sans  espo i r  d tune v ic to i re  d6c is ive ,  l ran t isémi t i sme se  c r is -

t a l l i s a  d r a b o r d  a u t o u r  d e s  r e p r o c h e s  d e  d é f a i t i s m e  e t  d e  p r o f i t  t i r é  d e  1 r é -

conomie de guerre ;  puis les Jui fs furent peu à peu désignés corrne les res-

ponsab les  de  tous  les  malheurs  du  pays ,  de  1 'e f fondrement  mi l i ta i re  e t  du

marasme économique,  de  la  révo lu t ion  e t  de  la  dés in tégra t ion  de  la  soc ié t .é ,

d e  I a  p o l i t i q u e  d ' e x é c u t i o n  d e s  t r a i t é s  q u i  l i v r a i t  1 ' A l l e m a g n e  à  1 r é t r a n g e r .

Les  mi l ieux  na t iona l i s tes  aÈÈaqua ien t  le  sys tème répub l ica in  dans  leque l  i1s

voya ien t  une c réa t ion  de  l respr i t  sémi te  e t  le  te r ra in  que cho is issa ien t  les

Ju i fs  pour  parven i r  à  la  pu issance.  L ran t isémi t i sme s texpr i rna i t  à  t ravers

d t innombrab les  pub l icaÈ ions ,  dans  les  nombreuses  assoc ia t ions  qu i  l rava ien t

inscr i t  à leur prograr[me et par une violence ouverte dont témoignent l rassas-

sinat de Rosa Luxembourg et celui  de l^ lal ther Rathenau ( l ) .

Sans aucun doute, Uassermann avait  toutes les raisons de dénoncer

la  ha ine  an t i ju ive  dans  l rA l lemagne d taprès-guer re .  Ma is  par  a i l leurs ,  comme

le  fa i t  Th .  Mann,  on  peut  se  demander  s i  ce t te  f lambée dran t isérn i t i sme peut ,

exp l iquer  tous  les  aspec ts  de  sa  souf f rance,  en  par t i cu l ie r  s i  e l le  jus t i f ie

l fexp l i ca t . ion  qur i l  donne de  son d ivorce  avec  la  na t ion .  I1  faudra i t  pour

( l )  vo i r  à  ce  su je t  le  rappe l  h is to r ique LrA l le rnagne e t  la  Communauté  ju ive ,
i n f r a  r l .  6 0 6  s C .
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ce la  qur i l  a i t  eu  à  souf f r i r  lu i -même de sa  cond i t ion  de  Ju i f  e t  que son

oeuvre  e t  son  ac t ion  a ien t  é té  dépréc iées ,  vo i re  re je tées  en  ra ison de  ses

or ig ines .  Ces  ques t ions  appe l len t  des  réponses  nuancées.

Drune Par t ,  i l  es t  indén iab le  qu 'à  ce t te  époque $ lassermann a  é tê

conf ronÈé,  d 'une man ière  p1-us  ou  moins  d i rec te ,  aux  sombres  réa l i tés  de  l tan-

t i sémi t i sme.  on  peut  en  appor te r  p lus ieurs  p reuves  qu i ,  même s i  e l les  ne

sont Pas toutes exactemenE conÈemporaines de Mein l leg, permettent néanmoins

de comprendre  dans  que l  é ta t  d 'espr iÈ  se  t rouva i t  l tau teur  au  moment  où  i l

a  rêd îgê  son essa i .  P lus ieurs  de  ses  amis  p roches  on t  é té  les  v ic t imes,  par -

fo is  t rag iques ,  de  l ran t isémi t i sme e t  i l  en  a  é té  g ravement  a f fec té .  En jan-

v ie r  e t  fév r ie r  1921,  peu avanÈ la  paru t ion  de  Mein  L ' Ieg ,  les  représenta t ions

de 1a  p ièce  de  Schn i tz le r rDer  Re igen,donnèrent  l ieu  à  des  démonst ra t ions

v io len tes  à  V ienne e t  à  Ber l in  où ,  à  l r ins t iga t ion  du  pro fesseur  Emi l  Brunner ,

le Deutschvôlkischer Sclrutz-und Trutzbund. protesta bruyarment contre le "mau-

va is  ouvrage indécent  du  Ju i f  v ienno is "  ( l ) .  Dans  ces  inc idents ,  I , Iassermann

Perçu t  la  sourde hos t i l i té  du  monde german ique.  Un an  p lus  ta rd ,  en  ju in  1922,

l rassass ina t  de  Rathenau conf i rma e t  ampl i f ia  ses  c ra in tes ,  i l l us t ran t  à  ses

yeux  " la  t ragéd ie  de  I tamour ,  de  l tamab i l i té  e t  du  dévouement  qu i  res ten t

sans  réponset '  (2 ) .  11  fu t  lu i -nême en bu t te  à  des  man i fes ta t ions  dont  la  na-

tu re  an t isémi te  ne  fa iÈ  aucun doute .  En mai  1921,  une lec tu re  pub l ique qu t i l

f i t  au  SÈaat .s theater  de  Mun ich  fu t  p récédée d tune v io len te  campagne de  presse :

Me in  Weg,  récemmenÈ paru ,  le  dés igna i t  comme une c ib le 'à  tous  les  g roupuscu les

drex t rême-dro i te  qu i  pu l lu la ien t  a lo rs  dans  1a  cap i ta le  bavaro ise .  L fau teur ,

avert i  du danger,  ne renonça pas à parler,  même au moment où la sal le fut

envahie. Selon les Èémoins, Th. Mann qui étai t  présent aurai t  af f i rmé à la

f in  de  la  conférence :  "ce  fu t  une v ic to i re  ! "  e t  son  désaccord  passager  avec

In lassermann se  sera i t  d iss ipé .

De même, on peut relever parmi toutes les études que les romans

de I . Iassermann onÈ insp i rées  aux  c r i t iques  l i t té ra i res ,  p lus ieurs  jugements

qu i  lég i t iment  les  accusat ions  e t  les  g r ie fs  de  l tau teur .  A  tous  les  momenEs

de sa carr ière Ia composante juive de son oeuvre et de sa personnal i té a

( l )  C i t .  M e n d e l s s o h n ,  o p .  c i t . ,  p .  8 3 9 .  L a  m e s u r e  d r i n t e r d i c t i o n  q u i  f r a p p a i t
la  p ièce  de  Schn i tz le r  sous  l rErnp i re  ava i t  é té  rappor tée  avec  l r ins taura-
t ion de la Républ ique et la levée de la censure.

(2) Zu l^ lal ther Rathenaus Tod, in  Lebensd iens t p.  23-29.
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retenu l fat tent ion des conmentateurs. El le a été souvent perçue conlne une

r ichesse or ig ina le .  Vers  lg lO par  exemple ,  1 técr iva in  Franz  Servaes  a f f i rme
que I ' lassermann représente le nouveau type de Juif  qui  " travai l le à notre

l i t térature nat ionale" ;  i l  le voi t  profondément enraciné dans la tradi t ion

a l lemande e t  dans  la  t rad i t ion  ju ive ,  ce  qu i  n tes t  pas  cont rad ic to i re  pu isque,

à  son av is ,  german i té  e t  judé i té  se  complè ten t .  E t  Servaes  t rouve une fo rmule
qu i  t radu i t  exac tement  I t idéa l  auque l  asp i re  l ,Tassermann :  " I1  es t  en  même

temps le  p lus  a l lemand e t  le  p lus  o r ien ta l  de  nos  écr iva ins  ju i fs  con tempo-

r a i n s .  s o n  r , n é r i t e  h i s t o r i q u e  e s t  d t a v o i r  r é a l i s é  c e t t e  s y n t h è s e "  ( l ) .

A  parË i r  de  1916,  on  consÈate  par  cont re  que la  na issance

de 1 'auÈeur  donne p lus  souvent  l ieu  à  des  remarques per f ides .  on  peut

cette année-là,  sous la plume drun cr i t ique du Bonhomne aux oies que

I ' lassermann a les trai ts de caractère de sa "race" :  
t 'une 

agitat ion fébr i1-e,

Ia suff isance et la manie de loucher sur les grands concurrents pour voir

comment  i l s  fon t "  (2 ) .  Dans les  années 20 ,  h lassermann s t ind igne à  p lus ieurs

repr ises  des  théor ies  d 'Ado l f  Bar te ls  qu i  fon t  de  L 'an t isérn i t i sme un c r i tè re

de jugement  l i t té ra i re .  En 1923 i l  p rend conna issance drun  l i v re  qu i  p rouve

q û f e n  l r e s p a c e  d e  2 5  a n s .  s o n  a n c i e n  p r o t e c t e u r ,  E r n s t  v o n  W o l z o g e n ,  n e  s r e s t

tou jours  pas  l ibéré  de  ses  pré jugés  in i t iaux .  Dans ce t  ouvrage de  Wolzogen (3 ) ,

Wassermann apprend que "parmi tous les auteurs jui fs qui  écr ivenÈ al lemand et

ne  do ivent  leur  ascens ion  qu tà  l t in f luence d tune c1 ique" ,  i l  es t  " le  seu l

g rand"  Parce  qu ! i l  ins is te  fo r tement  sur  son " ind iv idua l i té  rac ia le" .  CetÈe

par t i cu la r iÈé ,  a f f i rne  l , lo lzopen,  cons t i tue  une fo rce  mais  auss i  une fa ib lesse  :

I" lassermann e'st  inégalable quand i1 stabandonne à son tempérament or iental  ,
corune dans Les Jui fs de Zirndorf  ou Alexandre à Babylone ;  i l  sai t  alors

évoquer les atmosphères eÈ i l  f , issèque les âmes "come un talmudiste" les

tex tes  sacrés .  Par  cont re ,  quand i l  s tag i t  de  "sa is i r  l rhomne german ique en

pro fondeur " ,  i1  révè le  une to ta le  incapac i té .

J u]-ve

1 i re

A peu près à la rnême date, Joseph Nadler publ ie un

sur l r lassermann (4) qui  t raduit  une semblable volonté de refus,

long ar t i c le

q u o i q u e  d t u n e

( l )  F ranz  Servaes ,
l 3 6 l -  6 9 .

J.  lJassermann, in 1 3 ,  l 9 l 0 / l l ,  c o l .

(2 )  Herwig , llber das Gânsemânnchen, in Hoch lqnd 13 /1 , l 9 l 5 l  16 ,  p .  478 -82

(3 )

(4 )

E. von l , lo lzogen, I^I ie ich mich ums Lebeq brachte, p.

Nad ler ,
t 5 - 2 2 .

168 -69 .

1923-24, Heft 2,J .
P .

te rar ische

J. tr IasseruannsWeg, in Der Lesezirkel  I I ,
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nanière moins pr imit ive que les aff i rmations gratui tes de I , Iolzogen. Nadler

évoque d'abord la si tuaËion de l{assermann t i rai l lé entre le dest in qui pèse

sur lui  du fai t  de ses or igines et la voLonté dfappartenir  à une autre com-

munauté. t r lassermann voudrai t  échapper à cette tension, mais, pense Nad.ler,

ce la  es t  p ra t iquement  imposs ib le ,  i1  res te  condamné à  la  "dua l i té  t rag ique

de 1râme". Dans le raisonnement de Nadler,  on reconnaît  les préoccupat ions

essent ie lLes  qu i  le  gu ident  dans  sa  L iÈera turgesch ich te  der  deutschen SËâmrne

und  Landscha f ten  :  à  son  av i s ,  l e  mo t  "deu tsch " ,  p r i s  i so lémen t ,  sans  rê fê -

r e n c e  â  t e l l e  o u  t e l l e  p a r t i e  d e  l r A l l e m a g n e ,  e s t  i n c o n s i s t a n t .  1 1  n e  s e

charge de  sens  que s i  on  le  ra t tache à  l 'une  ou  l tau t re  des  rnu l t ip les  expres-

sions de la germanité :  le tempérament al lemand de Saxe, de Bavière ou de

Rhénan ie ,  ce la  a  une réa l i té  e t  une s ign i f i ca t ion .  I , lassermann semble  avo i r

sent i  au début de sa carr ière que pour accéder à la germanité i l  faut être

enracinê dans une province eÈ une tradi t ion al lemandes déterninées. Ses

ptemiers romans attestent une parenté avec la Franconie et la vi l le de Nurem-

berg .  Ma i ls  peu à  peu son hor izon  s 'es t  é la rg i  vers  Mun ich  e t  vers  V ienne,  i l

a  vou lu  resÈ i tuer  une image g loba le  du  "monde a l lemand" .  A ins i ,  i l  s res t

é lo igné de  la  ger ruan i té ,  car  p réc isément  ce  "monde a l lemand"  Rres t  pas  d igne

d t ê t r e  d é c r l t  e t  m â m e  i l  n t e x i s t e  p a s ,  s i  c e  n t e s t  d a n s  l a  p e r s p e c t i v e  d t u n e

Europe n ive lée  o i  I 'A l lemagne aura i t 'perdu  sa  d ivers i té  e t  son  or ig ina l i té

pour  s tass imi le r  aux  peup les  vo is ins .  Se lon  Nad ler ,  1a  démarche de  l , lassermann

éta i t  inév i tab le  ;  e l le  révè le  l rex t rême d i f f i cu l té  de  conc i l ie r  le  juda isme

avec une express ion  au thent ique de  1a  german i té .  La  syn thèse à  lgque l le  asp i re

lJassermann ne paraît  envisageable que dans le cadre dtune Al, lemagne europé-

an isée qu i  ne  sera i t  p lus  e l le -même :

"Ce que r r lassermann dés igne par  sa  théor ie  de  la  dua l iÈé  de  l râme

êt re  à  la  fo is  Ju i f  e t  A l le rnand ne  saura i t  ê t re  poss ib le  que dans  1 'un ivers

drune Europe fu tu re ,  non dans  le  cadre  de  no t re  A l lemagne( . . . )  Ce lu i  qu i  par -

t i c ipe  de  deux  peup les  es t  un  mét is ,  i l  ne  peut  p ré tendre  ê t re  à  la  fo is  I 'un

e t  l rau t re" .  A ins i ,  au  nom drune A l lemagne pro fonde qu ï  n taura i t  de  réa l i té

que dans  la  d ivers i té  de  ses  prov inces ,  les  théor ies  de  Nad ler  about issent  à

exclure [ . lassermann, qui se veuÈ à la fois Jui f  et  Al lemand, de la communauÈê

nationale. I^ lassermann peut tout juste espérer accéder à une forme de germanité

vague e t  a f fad ie .  11  es t  v ra i  que Nad ler  tempère  ses  propos  à  la  f in  de  l ra r -

t ic le en reconnaissant gue I . Iassermann fai t  preuve de courage eÈ d'honnêteté

dans sa  d i f f i c i le  ten ta t i ve  de  conc i l ia t ion  des  deux  cu l tu res .
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Wassermann avait  donc de bonnes raisons de se sent ir  personnel le-

ment concerné par l rant isémit isme des années 20. 11 est vrai  que cerÈains

cr i t iques présentaient de lui  une image toute fai te ou, comme i l  le di t  lu i-

même,  t tune car ica turer r  ;  i l  es t  v ra i  auss i  q , r tà  I toccas ion  de  cerÈa ines  appa-

r i t ions  pub l iques  i l  a  ressent i  de  l rhos t i l i té ;  nême s i  ces  marques  d 'hos-

t i l i té  é ta ienE re la t i vement  l im i tées ,  on  comprend qu t i l  les  a i t  cons idérées

col l t roe des attaques qui l tat teignaient dans les fondements de sa personne et
q u r i l  a i t  p u  é p r o u v e r -  a l o r s  I ' i m p r e s s i o n  d t u n e  c a s s u r e  a v e c  s o n  p a y s  d o n t

l ran t isémi t i sme lu i  fourn issa i t  une exp l i ca t ion

Mais  par  a i l leurs  la  lec tu re  a t ten t ive  des  tex tes  fa i t  appara î t re

chez  lu i  une tendance à  recour i r  à  l ra rgument  de  l tan t isémi t i sme sans  que ce la

p a r a i s s e  t o u j o u r s  j u s t i f i é .

I1  esÈ des  cas  où  ses  arguments  re lèvent  d tune appréc ia t ion  sub-
jec t i ve  des  réa l i tés .  Cres t  ce  que nous  mont re  un  échange de  cor respondance

avec  ! ' Ia l te r  S inger  ( l )  au  su jeÈ de l ra t t r ibu t ion  du  pr ix  Nobe l  de  l i t té ra tu re .

Dès 1923,  ce t te  ques t ion  se  t rouve évoquée en t re  l rau teur  e t  son  cor respondant

qui réside en suède et qui  a rencontré un des membres du jury du pr ix Nobel.

Par  les  ind isc ré t ions  de  ce  dern ie r ,  on  c ro i t  savo i r  que le  p r ix  de  l i t té ra -

tu re  pour ra i t  ê t re  décerné à  la  fo is  à  Th .  Mann e t  à  t rJassermann.  Ma is  h tasser -

mann nréprouve que scept ic isme à  1 tégard  de  ces  révé la t ions  2

"Je  c ra ins  que la  vague an t isémi te  so i t  t rop  v io len te  e t  qu te l le

ne donne des  scrupu les  à  ces  mess ieurs  eux-mêmes.  Le  cas  E ins te in  (2 )  a  causé

suf f i samment  d r ind ignat ion  en  A l lemagne.  Ctes t .  une époque te r r ib le ,  un  sombre

m o y e n  â g e ,  d u  m o i n s  c h e z  n o u s ,  e t  j r e n  f r é m i s  d r h o r r e u r t ' ( 3 ) .

En fa i t  le  p r ix  de  l i t té ra tu re  n res t  pas  a t t r ibué  ce t te  année- là

à un auteur al lemand. Lorsquri l  sera décerné à Th. Mann en lg2gr l^ lassermann

ne pour ra  n i  ne  voudra  t rouver  qu tune seu le  exp l i ca t ion  d to rdre  po l i t ique .

( l )  I , la l te r  S inger  é ta i t  un  r i che  commerçant  d ror ig ine  a l lemande é tab l i  en
Suède. 11 fut  pour Vlassermann à la fois un admirateur,  un conf ident eg
une sor te  de  mécène.  11  pr i t  une par t  ac t i ve  à  l fo rgan isa t ion  de  la  tour :
née de conférences de lrauteur dans les pays nordiques en 1922.

(2) Pr ix Nobel de physique

(3)  n  Wal te r  S inger ,  29 . I \ I

en  1921 .

.1923,  inéd i r ,  Marbach,
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I1  écr i ra  a lo rs  à  Wal re r  S inger  :

"Je n'ai  janais pensé que j  robt iendrais le pr ix.  On ne peuÈ admet,-

tre que le courant nat ional iste qui défer le sur I  rAl lemagne ai t .  pu rester

sans  in f luence sur  1 'A .cadémie  suédo ise( . . . ) tes  journaux  de  dro i te  n ron t - i l s

pas  dé jà  p ro tes té  avec  assez  de  v io lence cont re  I ta t t r ibu t ion  du  pr ix  à

Thomas Mann ?"  ( l ) .

'On vo i t  i c i  cor r rment  l ra rgument  de  l ran t isémi t i sme e t  des  répercus-

s ions  de  1 'an t iséu i t i sme dev ien t  en  touEe occas ion  1 'exp l i ca t ion  poss ib le

dtune déconyenue. I1 seurble en effet  assez peu vraisemblable que le jury du

pr ix  Nobe l  a i t  fa i t  a lo rs  dépendre  son cho ix  de  1 'un ique cons idéra t ion  de

nobi les pol i t iques. En tout cas, son choix apparaît  aujourd. 'hui  coûsne large-

m e n t  j u s t i f i é .

Sans nul doute i1- y avait  chez Wassermann une sensibi l i té exacer-

bée e t  exaspérée à .  l tex t rêue qu i ,  à  cer tâ ines  époquesr  L 'amena i t  à  vo i r  par -

tou t  e t  en  tous  1a  gangrène de  L 'an t isémi t i s rne .  À ins i  es t - i l  d i f f i c i le  de

I 'approuver  lo rsqut i l  ana lyse  dans  Mein  Weg/ l raccue i l  réservé  à  te l le  ou

te l le  de  ses  oeuvres  e t  qu ' i l  exp l ique les  observa t ions  e t  les  res t r i c t ions

dans la louange formulées par cerÈains cr i t iques par des raisons drordre

po l i t ique ,  pour  ne  pas  d i re  rac isEe.  Le  passage consacré  à  Gaspard  Hauser  es t

part icul ièrement révél-ateur de cette aEtiEude et.  les argumenÈs nry sont pas

convaincants. l {assermann avait ,  nous di t- i l ,  Le sent iment d'avoir  composé un

l ivre "typiqu-ement al l -emand" i  orr  la cr i t ique nta paq voulu admeÈtre ni

la isser  c ro i re  au  pub l ic  qu tun  au teur  d ror ig ine  ju ive  pu isse  écr i re  un  t ,e l

l i v re  (2 ) .  Sa  pensée se  t rouve engagé ic i  dans  une vo ie  qu i  n res t ,  p lus  ce l le

de préoccupat ions str ictemenÈ art ist iques.

-  Son a t t i tude  face  à  l 'an t isémi t i s rne  es t  un  mélange complexe dr in -

te rpré ta t ion  luc ide  des  événements  e t  d 'ampl i f i caÈ ion  de  la  va leur  de  cer ta ins

s ignes .  11  esL  d i f f i c i le  de  dérnê le r  tou tes  les  no t iva t ions ,  de  fa i re  la  par t

( l )  A  ' l ^ Ia l - te r  S inger ,  27 .XTI .1929,  inéd i t rMarbach,
11  es t -  t rès  d i f f i c i lede  se  fa i re  une op in ion  ob jec t ive  sur  ce t te  ques t ion  du

prix Nobel.  Des indiscrét ions, de faux brui ts ont sans dout,e al- imenté
I 'espo i r  de  1 'au teur im ia is  i l  semble  b ien  auss i  que son nom a i t  é té  pu-
bl iquemenE avancé. Cf.  I , Iassermann à M. Karl-weis,  6.XI .1924 :  "Heute
sch ick t  n i r  Hedwig  F ischer l . . .1  e inen Ausschn i t t  aus  dem Ber l iner  Tageb la t t ,
w o r i n i c h a 1 s H a u p t a n w â r t e i d e , s N o b e l - P r e i s e s ( n a c h e i n e f f i
Schweden) fiir - kiinftige Jahre bezeichnet werde", inédit, Marbach r73
2r3125,

(2) l ' te in ! leg, p.  83.



- 219' -

de I 'ob jec t i v i té  e t  de  la  sub jec t iv i té .  Le  È issu  psycho log ique es t  f rag i le

et les problèmes en cause sont lourds d' impl icat ions Personnel les, famil ia-

les, sociologiques et histor iques. On constate chez T. lassermann l texistence

d'un pessimisme foncier,  une propension à sonder perpétuel lement sa cons-

cience ;  vers la f in de sa vie,  cette tendance stapparentera même parfois

à  l tobsess ion  e t  au  dé l i re  de  la  persécut ion .  Ma is  par  a i l leurs  sa  sub jec-

t i v i té  dong nous  ne  pouvons fa i re  to ta lemept  abs t rac t ion .  n ten lève  r ien  à

la  réa l i té  d tune souf f rance qu i  l ra t te in t  en  pro fondeur  e t  cons t i tue  une

des bases  de  sa  v ie  psycho log ique.  E l l -e  ne  mod i f ie  Pas  non p lus  cer ta ines

données indiscutables de la réal i té et nous Pensons qu'au nomenÈ où i l  écr i-

v i t  Mein Weg, l , Iassermann avaiE drexcel lentes raisons de dénoncer la recrudes-

cence de la haine ant i ju ive, parce qu'on la côtoyait  quot idiennement dans

1lAl lenagne des années 20. Replacé dans le contexte histor ique, Mein lJeg

prend la valeur drun témoignage dtune rare lucidi té et même parfois cel le

d ' u n e  p r o p h é t i e .

/

LES RECITS DU "WENDEKREIS'I

Ent re  1920 e t  7923,  1 'ac t i v i !é  l i t té ra i re  de  l , lassermann a  é té

intense rualgré le poids des facteurs négat i fs qui  se sont conjugués dans sa

v ie .  Aux  d i f f i cu l tés  dé jà  évoquées,  i l  fauL  a jouÈer  le  sent iment  c ro issant

de  so l i tude qu ' i l  éprouve a lo rs  sur  le  p lan  in te l lec tue l .  11  es t  par fo is

désor ien té  e t  ne  se  ser i t  pas  à  I tun isson avec  Les  mouvements  a r t i s t iques

et les courants de pensée modernes. Peu sensible aux créat ions nouveLles,

i l  p rend ses  d is tances  Par  r :appor t .â  ce  qu t i l -  appe lJ -e  t ' l  tag i ta t ion  des  con-

temporains" .  "Cela me fai t  mal ' l  écr: i t - i l - ,en l92Or$quand j tenÈends ces niai-

ser ies  maqu i l l -ées  de  grandes paro les ,  ces  bayandages sur  "1 ta r t  absÈra i t r l

ou sur le "romantisme cosmique'{ . .  ) ,  ceLa me fai t  mal car je sens les convul-

s i o n s  q u i  s a i s i s s e n t  I e  c o r p s  d e  1 ' A l l e m a g n e "  ( l ) '

De  p lus  en  p lus  i l  es t  dêc idé  à  a l le r  son  chemin  so l i ta i re ' ,  i l  a

consc ience de  "sa  pos i t ion  d i f f i c i le  e t  de  son iso lement  dans  le  monde de

la  l i t té ra tu re  a l l -emande"  (2 ) .

( l )  A  H .  Au f r i ch t ,  16 . r r . l 92o , inédit, Marbach r73 190 / l

(2)  A H.  Aufr icht ,  8 ,  IV,  lg2o,  inédi t rMarbach,T3 l9o l2 '
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I1 en conçoit  de I 'auertume, mais sa yolonté de réf lexion et de

cr:éaÈion ne faibl i t  pas. Après 1rébranlement de la guerre, certains signes

dérnont ren t  que 1 técr iva in ,  peu à  peu,  se  ressa is i t .  Dans  sa  re t ra i te ,  i l

fa i t  d rabondantes  lecÈures ;  V ic to r  Hugo,  D ickens ,  Thackeray  e t  Boccace sont

a lo rs  ses  au teurs  fami l ie rs .

.  11  appro fond i t  ses  théor ies  l i t té ra i res  e t  cherche à  préc iser  son

esthét ique romanesque. En novembne 1921, i l  prononce à Munich, puis à Berl in,

son d iscours  Was bedeute t  d ie  Gesta l t  ?  ( l ) ,  dans  leque l  i l  met  un  te rme à

une réf lexion ancienne en déf inissant.  c lairement le mot.  
'  :  Gestal t  qui

prend alors l -a signi f icat ion de t t f igure romanesguê", de ' r f igure typique".

Wassermann expl ique que dans la vie courante nous sonmes environ-

nés de personnages, mais que ces personnages ne sont que des apparences. Nous

ne Percevons  que les  aspecËs super f i c ie l -s  e t  passagers  de  Leur  personna l iCé |

leur vér i table consistance nous échappe. Notre regard est semblable à celui

des pr isonniers dont par le 
rPlaton 

et qui ,  dans l-eur caverne, ne voient que

les ombres projetêes au mur. Le rôle du r:omancier est dtal ler au-delà des

apparences éphémères pour atteindre La réal i té.  Quand i l  y parvient,  la

Gesta l t  ,  la  ' r f igure  typ ique" ,  se  révè le  à  lu i  e t  i l  peu t  en  res t . i tuer  f  ima-

ge. Cette " f igure typique" échappe au temps, eLLe existe dans le monde des

mythes .  Douée drune v ie  éEerne l le ,  e lLe  es t  por teuse d tune s ign i f i ca t ion  sym-

bo l ique.  Gre tchen,  Wi lhe lm Meis te r ,  TarEuf fe  e t  Fa ls ta f f  sonE des  f igures

de ce genre dont le nombre, aff i rne Wassermann, ne s 'est plus agrandi depuis

Dickens et Dostoiesvski .  Ainsi  se trouve déf inie la tâche du romancier moder-

ne .  E l le  sera  drauÈant  p lus  d i f f i c i le  que dans  le  monde contempora in  touÈ

semble  se  d issoudre  en  ag i ta t ion  super f i c ie l l -e .

Dès l919 lùassermann eonçoit  le projet drun cycle romanesque qui

por te ra  le  t i t re  de  Wendekre is  e t  i l  se  f i xe  des  thèmes préc is .  I l  par le  d rune

" s u i t e  d r h i s t o i r e s "  q u i  s t é t a l e r a  s u r  r r 5  o u  6  v o L u m e s ( . . ) ,  d ' u n e  s o r t e  d r i m a g e

globale de l 'époque présenÈée sous forme de scènes séparées, un peu corme un

grand roman,  sans  d fau t re  héros  que l -e  peup le"  (2 ) .  11  u t i l i se  à  p lus ieurs  re -

pr ises des expressions à peu près semblables, comparant son projet à t 'une

( t )

(2 )

C f .  Lebensd iens t ,  F .  347-382.

A F i s c h e r ,  1 9 1 9 ,  c i t .  M e n d e l s s o h n ,  o p .  c i t . ,  p .  8 3 2 .



- 221

sorte de cornédie humainet ' ( l )  ou le déf inissant conrne un "tableau cohérent

d e  l r é p o q u e "  ( 2 ) .

On remarque enf in qutaprès Christ ian Wahnschaffe hlassermann re-

vient à des formes plus concises, cornae si ,  chaque fois que son style roma-

nesque ava i t  é té  mis  en  pér i l ,  i l  ,morça i t  un  re tour  sa lu ta i re  à  la  b r iève té .

A 1'except ion drUlr ike ! t royt ich, les trois autres vol-umes du lJendekreis se

présenËent sous la forrge de recuei ls de réci ts ou de brefs romans. De nouveau

Wassermann seqble avoir  voulu se reprendre en main et,  corrme i l  l faf f i rne, se

"dompter lui-même".

En pr :éc isant  a ins i  ses  pro je ts ,  i l  nous

des c r i tè res  d 'appréc ia t ion  qu i  nous  permet ten t  de

frontant le résul- tat  aux intent ions.

"Tab leaux  de  L 'époquet ' ,  les  r :éc iLs  du  Wendekre is  (3 )  le  sont  assu-

rément .  A  l tun ique except ion  de  Stur regânz,  dont  1 'ac t ion  se  s i tue  au  l8èrue

s ièc le '  tous  ces  l i v res  sont  so l ideuent .  ancrés  dans  la  pér iode contempora ine .

Beaucoup drentre eux -Der dnb'eRannte Gastr Ober:1- ins drei  SEufen ou Faber oder

die ver lorenen Jahre (4)-  font  rnêne référence à des événements de I 'année 2O.

Dans la  p resque to ta l i té  des  cas ,  l rA l lemagnere t  l rAu t r i che  en  ce  qu i  concerne

Ul r i ke  l , r loy t i ch ,  cons t i tuent  la  to i le  de  fond sur  laque l le  se  dérou le  1 'ac t ion ,

que lques  perspec t ives  p lus  vas tes  s rouvren t  auss i  sur  des  pays  p lus  Io in ta ins ,

sur  la  Russ ie  dans  les  nouve l les  Go lowin  e t  Lukard is ,  sur  1 'Amér ique dans

Faber.  Dans t .ous les casr les réci ts évoquent une mult i tude de thèmes et de

problèmes contemporains. Le chaos pol i t ique des années 20, la menace du néant,

la décornposit ion de la société sonÈ autant de rnot i fs que l fon retrouve dans

tous  les  vo lumes du  lJendekre is .  Cer ta ines  oeuvres  s to rgan isent .  au tour  d tun

thèrne dé terminé :  dans  U l r i ke ,Woyt i . ch ,  la  course  à  l ra rgent  e t  l tappét i t  de

r ichesse de  l thérô ïne  t radu isent  la  f rénés ie  de  l r in f la t ion .  Le  dern ie r  roman

stouvre  sur  le  reÈour  de  I ta rch i tec te  Faber  qu i  regagne l rA l lemagne après

( l )  A  B u s o n i ,  2 l  . I . I 9 2 0 ,  c i t .  
' M e n d e l s s o h n ,  

o p .  c i È . ,  p .  8 3 2 .

a donné eo quelque sorte

juger  ses  oeuvres  en  con-

(2 )

(3 )

A Harcour t -Brace,  7 .  V I I I  .22 ,  inêd , i t ,Marbach,  Depos i tum.

comprend 4 volumes :  le ler voLume cont. ienÈ 7 réci ts,  le 2ème
roman, Oberl ins drei  Stufen, eË une nouvel le Sturreganz ;  Ulr ike
consÈitue le 3ème volume et Faber oder die ver lorenen Jahre le

Le cycle
un bref
I{oytich
6-e--

(4 )  Ce roman n 'a  é té  pub l ié  qu 'en
1923, ce qui le rattache à la

1924,  ma is  i l  a  ê tê
période de créat ion

commencé à la  f in  de
r92o123 .



- 222 -

plus de cinq années de guerre et de captivité ; cela permet à l,lassermann

drévoquer le sort  de tous ceux gui reviennent du front et  qui ,  i .ncapables

de se  ré insérer  dans  la  soc ié tê ,  ne  reconna issent  p lus  leur  pays .

Manifestement l tactuaLiÈé fourni t  à l rauteur une mat. ière abon-

dante; mais on hésitera à parler,  corme le fai t  wassermann, drune , , image

g loba le"  ou  d tun  " tab leau cohérent "  de  1- répoque.  Ces express ions  nous  sem-

b lenË à  La  fo is  excess ives  e t  insu f f i san tes .

E l les  sont  excess ives ,  parce  que le  tab leau pro je té  res te  à  b ien

des égards fragmenËaires. Nous trouvons les mâmes perspect iyes et les mêmes

v is ions  repr ises  drun  l i v re  à  l - 'au t re  ;  cer ta ins  réc i ts  éc la ten t  en  une mul -

t i tude  de  no ta t ions  e t  de  dé ta iLs  e t  l t iupress ion  dominante  es t  ce l le  d run

éparp i l lement  p lu tô t  que d tune v is ion  drensemble  s t ruc tu rée .  Des  po inËs im-

PorÈanEs res ten t  dans  l rombre ,  la  pe in tu re  de  la  soc ié té  es t  par t ie l le ,  l i -

n i tée  àcer ta ines  c lasses  soc ia les ,  en  par : t i cu l - ie r  à  la  bourgeo is ie ,  e t ,  s i

la  iévo lu t ion  Russe de  1917 es t  évoquée dans  Go lowin  e t  dans  4 \e rg is ,  e l le

const irue Èout au plus un décor eÈ non pas un objet de réf lexior/ .  Mais par

a i l leurs ,  les  réc i ts  du  Wendekre is 'son t  p lus  que des  " tab leaux  de  1répoque" .

I ls sont aussi ,  cott-e cela est généralement l -e cas pour les oeuvres de l^ lasser-

mann' des études psychologiques eÈ des réci ts romanesques contés avec abon-

dance e t  ingén ios i té .

Quant aux personnages, i ls sont loin de correspondre tous à la

déf in(t ion que Wasser:mann a donnée de la 'GestaE'.  Ulr ike Woyt ich a sans

nu l  doute  centa ines  carac tér is t iques 'de  la  " f igure  typ ique" . .Cer tes ,  nous  1a

voyons agir  dans la banaLiÈé quot idienne, sradapter aux événêments, mais la

signif ieat ion de- son co4porteqlent.dépasse. aussi  sa propre personne. U1rike.

représent.e. son époque {ont nous.ne percevrions- sans.el le.  qutune foule dr in-

press io ru  éparses .  Pour  reprendre  l tèxpress ion  de  l tau teur ,  e l le  esg  ce  n tê -

moin qui rend compréhensible le cours des événements et révèle les enchaî-

nements  secre t .s "  ( l ) .  En  même temps,  e l le  incarne auss i  des  dé fau ts  humains

éterne ls ,  Ia  cup id i té  e t  I 'avar ice  poussés  à  leur  paroxysme,  des  dons  d iabo-

l iques dt intr igante. Tout en ayant la présence drune f igure f ivante eÈ proche

de nous ,e l le  es t  por teuse d tune idée e t ,  d . rune s ign i f i ca t ion  un iverse l le .

Comparés à Ulr ike l , loyt ich, les autres pers,onnages du Wendekreis

senblent plus inconsistants. Ce sont,  comme Faber,  des êtres cortdi t ionnés

( l )  U l r i k e  W o y t i c h ,  i n t r . r p .  X .
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par  leur  époque,  téno ins  des 'ango isses  contempora ines ,  i l s  n ton t  pas  de  s i -

gni f icat ion humaine générale.

Enf in,  pour ce qui est de la valeur l i t téraire de ces quat,re l i -

v res ,  on  reconnaîÈ dans  main t  passage,  souvent  dans  les  tex t ,es  les  p lus  b re fs ,

Ia  vo lon té  "d tau tod isc ip l ine"  de  1 'au teur .  Adam Urbas  par  exenp le  es t  une

étude.psychologique remarquable sur l rhypertrophie du sent iment paternel et

la  souf f rance drun  f i l s  dont  la  vér i tab le  na ture  es t  méconnue par  le  père .  Le

réc i t ,  dense e t  dépou i l1éres t  con té  à  la  man ière  drune in t r igue  po l i c iè re ,

mais  i1  ne  verse  jana is  dans  la  t r i v ia l i té  n i  nêne s imp leuent ,  dans  la  fac i l i té .

Le paysan Adam [J16s",  Èempérament massif  et  ent ier,  sraccuse du meurtre de

son f i ls en qui chacun reconnaissait  un mauvais garçon irrécupérable. Tout

semble l impide au premier abord :  le père n'a pu supporter ce f i ls dénaturê;

nfais le cours du réci t  st inverse et l -entement apparaît  la vér i té cachée. Lten-

quête de pol ice devient une enquête psychologique révélant les repl is cachés

des âmes. Peu à peu le juge s' insinue dans le monde secret du vieux paysan.

On apprend alors que le f î le,  incompris et jugé infér ieur par son père aux

espérances  p lacées  en  lu i ,  s res t  f ina lement  su ic idé .  Pu is  Ie  père  a  vou lu

sauver  les  apparences  en  s 'accusant  du  meur t re .  Cet te  sombre  h is to i re  es t ,  ponc-

tuée de scènes qui ne manquent pas de grandeur.  On ret iendra en part icul ier

les  en t . re t iens  en t re  le  juge e t  le  paysan e t ,  l ra f f ron tement  u l t ime du  père  e t

d u  f i l s  ( l ) .

Crest cependant Ulr ike tr Ioyt ich qui donine touÈ le cycle du Wende-

kre is .  AssurémenË,  on  nry  re t rouve pas  la  sobr iéÉé eÈ la  cone is ion  d tAdam Urbas .

Cette longue chronique de la famil le d'un ant iquaire viennois,  Helmut OtÈo

Myl ius, esÈ un réci t  f lamboyanË. Lract ion, abondanmrent nourr ie,  se divise en

deux ép isodes .  Le  premier  débute  en  1881,  au  moment  où  U l r i ke  s t in t rodu iÈ  dans

la demeure des Myl- ius, puis i l  nous'décr i t  minut ieusement les quatre années de

manoeuvres sournoises par lesquel les Ulr ike réussiE à soumeÈtre à son pouvoir

tou te  la  fami l le  de  l ta rch i t .ec te .  La  seconde parÈ ie  du  roman se  s i tue  en  1921.

Lrarehitecte Myl ius et sa feurae sont '  morts depuis longtemps, mais de nouveau

le  des t in  de  leur  f i l l e  Josephe c ro ise  ce lu i  d rU l r i ke  ;  une fo is  encore ,

I 'a ra ignée t i sse  sa  to i le  eE veut  s rassurer  la  possess ion  dé f in i t i ve  de  la

fortune des Myl ius, mais el le sort i ra vaincue du duel-  qui  srengage entre les

deuX f etnmeS. 
'

( l )  W e n d e k r e i s  I ,  p .  6 l  s q .  e t  7 4  s q .
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Lractùon du l ivre est menêe sans atermoiements etr  Par endroi ts,

avec une nuance de plaisanter ie et de maLice qui méri te dtêËre signalée chez

un auteur dont I toeuvre est rarement égayée par l rhurnour.  On ret iendra sur-

touÈ dans  ce t te  perspec t ive  le  por t ra i t  d r0Èto  My l ius ,  v ie iL  avar ic ieux  qu i

dissimule sa r ichesse et impose aux siens une sêvère économie. Corme dans le

Bonhomue aux Oies, nous trouvons ic i  toute une galer ie de Portrai t .s très di-

v e r s i f i é s :  b o u r g e o i s  c r é d u 1 e s ,  a v i d e s  d e  r i c h e s s e  e t  d e  c o n s é c r a t i o n  s o c i a l e ,

nob les  d ip lomates  ou  brasseurs  d 'a f fa i res ,  ins ta l lés  dans  leurspa la is  v ienno is .

!ùassermann sait  manifestement nous rest i tuer l ratmosphère d'une époque ;  Vienne

ayec  son goût  pour  le  théât re ,  les  fê tes  e t .  la  mode f rança ise ,  Ber l in  en  pro ie

au dél i re de f  inf lat ion : :evivent dans son l ivre.

Cependant ,  i c i  encore ,  "1 'au tod isc ip l - ine"  dont  par le  l tau teur  sem-

b le  avo i r  é té  insu f f i san te .  Le  réc i t  n téchappe pas  à  la  surcharge,  à  l t incor -

pora t ion  d 'ép isodes  annexes  e t  sur tou t  de  fa i ts  d ivers .  C 'esÈ sans  doute  en

cela que réside l -e défaut majeur du l . Iendekreis,  dans cette invasion du réci t

par  l fac tua l i té  iu ruéd ia te ,  dans  la  p roL i fé ra t ion  des  dé ta iLs  quot id iens .  Néan-

moins  beaucoup de  ces  l i v res  nous  res t i tuent  âes  images or ig ina les 'e t

.v ivan tes  de I -ÀL lemagne d taprès-guer re  dont  l {assermann t radu i t  1e  désar ro i .

I l s  d i s e n t  " I a  d é r n i s s i o n  d e  1 ' e s p r i t "  ( 1 )  e t  l a  " d e s t r u c t i o n  d e s  â - e s "  ( 2 ) ,

le  nauf rage des  vaLeuns,  l -a  v io lence e t  le  n ih i l i sme.  I l s  t radu isent  les  in -

te r rogat ions  de .  l tauÈeur  qu i  T rés i te  aLors  en txe  l tabandon e t  l respérance.

Dans le pet i t  réci t  Der unbekannte Gast,  ! , lassermann stest peint

lui-nâme sous les trai ts de l técr ivain Môrner ;  à travers son Personnage, i l

j uge  sa  propre  ac t ion  e t  appréc ie  sa  s i tua t ion .  Môrner  fa i t  tou t  d 'abord  un

constag pessimiste ;  i l  a le sent iment que depuis le tournant du siècle i l  a

cheminé inut i leuent pour about ir  dans une impasse, sa vie lui  apparaît  co" 'me

une fai l l i te,  i1- pense que les normes de son jugement étaient fausses et son

éducaÉion  inadaptée .  Ma in tenanÈ i l  ne  perço i t  p lus  n i  "1 r impor tance '  n i  la

nécess i té  de  sa  miss ion"  (3 ) i  i l  sen t  Par  cont re  que 1 'époque lu i  oppose sa

rés is tancer  gu t i l  es t  inadapté  à  e l le  e t  que ses  paro les  ne  t rouvent  p lus  de

F a b e r ,  p .  3 3 .

Der unbekannte

( r  )

12)
(3) I b i d . ,  p .  l O .

G a s t ,  W e n d e k r e i s  I ,  P .  l 4 '
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résonance,  parce  que Les  espr i ts  n tasp i ren t  qu tà  "La  nour r iÈure  la  p l -us

g r o s s i è r e ,  p a r c e  q u e f . . ) l e  r e s p e c t  a  d i s p a r u r ( . . . ) " t  q u e  l a  f o i  e s t  u o r t e "  ( l ) .

I l  ne voi t  plus que l-e néant :  t 'Derr ière nous, tout sombre dans lrabîme et

devant nous s 'ouvre l tabîme" (2).  Cependant Môrner est sauvé du nihi l isne

que suggère cette formule lapidaire par laquel le l^]asserrûan--veut résumer la

s i tua t ion  de  l rA l lemagne en  1920.  Au cours  de  ses  conversa t ions  avec  r '1 ré -

t ranger " ,  Môrner  comprend qu 'une s i tua t ion  n tes t  ja rna is  toÈa lement  désespérée

et  qu tun  monde dé t ru i t  vau t  la  pe ine  qu ton  l -e  rebât isse .  On peut ,  a f f i rme

ltétranger,  sauyer l -e monde si  on a soiaême préservé son "çegard et son âme"

de Ia  des t ruc t ion .

PERSPECTIVES NOWELLES

Àins i . .  on  vo i t  se  dess iner ,  au  coeur  de  la  tourmente ,  des  perspec-

t i ves  drac t ion  pos i t i ve .  La  guer re  ava i t  ren forcé  chez  ï {assermann le  dés i r

d texercer  une ac t ion  mora le  ;  ce  dés i r  se  conf i rme chez  lu i  en t . re  l92O e t

1 9 2 3 .

I1  résume a lo rs  sa  pensée dans  le  D iscours  sur  l rHurnan i té  qu t i l

prononce pour la première fois à SÈockholm en 1922. 11 en appel le aux vertus

cardinales et aux sent iments humains pr imordiaux qui sont aussi  les plus

oub l iés  ;  i l  p rêche la  " to lé rance e t  1 'amour  de  l thonme" , la  "compla isance

et  la  p révenance" ,  le  " respec t  e t  le  souc i  de  Ia  co l lec t i v i té "  (3 ) .  Sa  pensée

nous semble  au jourd fhu i  peu or ig ina le ,  ma is  i l  fau t  ten i r  compte  de  la  da te .

Cet  engagement  mora l  es t  la  fo rme drac t ion  qur i l  cho is i t  dé f in i t i vement ,  dans

son souc i  de  ne  pas  s raventurer  sur  Le  te r ra in  de  la  po l i t ique .  Sa car r iè re

d técr iva in  se  doub le  d rune car r iè re  de  confêrenc ie r  qu i  veu t  t ransmet t re  d i rec-

temenÈ au publ ic non seulemenÈ le cDntenu de ses réci ts mais aussi  un messa-

ge humain. Ses voyages deviennent plus fréquents, i I  se rend à plusieurs re-

pr ises  à  1 ré t ranger ,  v is i te  la  Tchécos lovaqu ie ,  la  Su isse ,  la  Ho l lande e t

surtout la Suède et le Danemark où i l  fa i t  un sêjour en 1922. CeÈte date

( l )  I b i d .  p .  l s .

( 2 )  l b i d .  r  p .  I  6 .

( 3 )  I n  L e b e n s d i e n s t ,  p .  3 8 9 ,  3 9 1 ,  4 1 5 .
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mérite drêtre retenue cornle le début de ce quton pourrai t  appeler sa t tcarr iè-

re  mond ia le t t .

Organ isée par  W.  S inger  ( l ) ,  la  tournée de  conférences  en  Scand i -

navie fuÈ un tr iomphe. Du 20 novembre au 7 décembre, Wassermann séjourna à

Stockholm où i l  fut  honoré dans le cadre de nombreuses manifestat ions off i -

c ie l les  o rgan isées  par  la  n lun ic ipa l i té  de  1a  v i11e,  I 'Ass .oc ia t ion  des  écr i -

va ins  suédo is  ou  I tambassade drA l lemagne.  11  écr i t  Ie  30  novembre  à  Hof . .manns-

tha l  :  "Je  su is  fêÈé ic i  p lus  que je  ne  le  mér i te ,  je  va is  de  banquet  o f f i -

c ie l  en  banquet  o f f i c ie l "  (2 ) .  P lus ieurs  fo is ,  i l  p r i t  1a  paro le  devant  les

é tud ian ts  des  un ivers i tés  de  Stockho lm,  Uppsa la  e t  Lund e t  i l  f i t  avant  son

départ  de Stockholm une conférence publ ique au "Grand Hôtel"  qui  const i tua

le couronnemenÈ de son séjour.  Sur le cheurin du retour deux journées furent

encore  consacrées  à  l tUn ivers i t6  de  Copenhague.

Sur  le  p lan  psycho log ique e t  mora l ,  l racqu is  de  ce  voyage es t

considérable. Wassermann éprouve le sent iment dtavoir  été accuei l l i  courn. t t ,

"des  grands  méd ia teurs  de  la  pa ix "  (3 ) ,  i l  se  sent  conf i rmé dans  la  vo ie

qu ' i l  a  cho is ie  e t  L ibéré  t 'du  po ids  des  années de  rn isère  a l lemande" .  11  a

découver t  un  pays  ca1me,  une soc ié té  p lus  dé tendue e t  p lus  soup le .  Les  con-

tac ts  qu t i l  a  eus  avec  les  mi l ieux  is raé l i tes  lu i  on t  p rouvé que les  Ju i fs

jou issa ien t  de  la  p le ine  appar tenance e t  qu t i l s  occupa ien t  une pos i t ion

é l e v é e  d a n s  1 ' é c h e l l e  s o c i a l e  ( 4 )  .

A part i r  de ceÈte date, on constate chez lui  une tendance à idéa-

l i ser  les  pub l i cs  é t rangers ,  à  rechercher  un  contac t  par -de là  les  f ron t iè res .

Et ,  e f fec t i vement ,  la  résonance de  ses  oeuvres  s rarnp l i f ie  hors  d rA l lemagne.

LrAngleterre et surtouÈ l fArnérique or i t  accuei l l i  son Christ ian Wahnschaffe

avec  en thous iasme e t  d rau t res ,pays  pub l ien t  ses  l i v res .  Pendant  le  voyage en

Scand inav ie ,  i l  a  s igné un  cont ra t  avec  le  Svenska Ande ls fô r laget  pour  1 'éd i -

( l )  C f .  sup .  p .2 r7 .

(2) 1nédit, Francfort .

( 3 )  A  M.  Ka r lwe is ,  4  3O.x I . 1922,  inéd i t rMarbach ,73  2 l l /21 .

(4 )  e f  .  Wassermann à  M.  Kar lwe is ,  I .X I I .1922,  inéd i t rMarbach, ,73  2 l l /23  ;
rJassermann précise quri l  a vu longuement le rabbin de Stockholm: "ein
Mann hôchster Bi ldung(. . . ) ,  Freund von Frisch und Buber,  hôchst angesehen
in Schweden, als Gelehrter,  als Menschrr.
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t ion de son oeuvre en suédois.  A la même date, i l  engage des négociat ions

avec la f i rme américaine HarcourÈ-Brace. Le cinérne co[mence à sr intéresser

à ses romans. Un relevé de Ia maison Fischer pour les mois de mars, âvÈl l

e t  roa i  1921,  Prouve gue.  dès  ceÈte  da te-  i l  ex is te  des  t raduc t ions  russes ,
po lona ises ,  ang la ises ,  ho l landa ises ,  hongro ises  de  ses  l i v res .  pour  repren-

dre I texpression de Th. Mann, I{assermann est en train de devenir  "une étoi-

le  mond ia ie  du  roman"  ( l ) .

sur  le  p lan  de  la  v ie  soc ia le  e t  personner le ,  la  sorme des  années

dtaprès-guer re  n res t  pas  non p lus  en t iè rement  négat ive .  Le  cerc le  des  amis

anc iens  s res t  réÈréc i ,  des  l iens  se  sont  re lâchés ,  ma is  d 'auÈres  re la t ions

se nouent .  Wassermann fa i t  la  conna issance de  Borchard t  qu t i l  rever ra

que lguefo is  en  l ta l ie ,  en  par t i cu l - ie r  en  1925.  11  éprouve à  son égard  de  la

sympath ie  eÈ de l radmi raÈ ion ,  ma is  jamais  i l  ne  se  t rouve à  l tun isson avec

cet te  personna l i té  d i f fê ren te  de  1a  s ienne (Z) .

Pendant  ses  sé jours  en  Su isse  eu ; ,  de  p lus  en  p lus ,  se  subs t i tuent

aux  voyages en  l ta l ie ,  i l  fa i t  des  rencont ies  marquantes .  En août  lg2 l ,  i l

rend v is i te  à  H.  Hesse dans  son ermi tage de  Montâgno la  e t  i l  con f ie  que lques

semaines  p lus  Èard  à  S .  F ischer :  "Sa des t inée a  b ien  des  ressemblances  avec

( l )  i n  M ,  K a r l w e i s r  o p .  c i t . , i n t r .  p .  V I I

(2) Wassermann refai t  auprès de Borchardt.  la rnême expérience que jadis lors-
qu ' i l  a  pénét ré  dans  le  cerc le  de  Rodaun.  I1  écr iE  par  exemple  le  29 .V.
l92l  à Hofmannsthal :  "Meine Tage stehen jetzt  unÈer dem Eindruck der
Persônl ichkeit  Borchardts.  Gestern war ich fûnf Stunden ununterbrochen
mi t  ihm zusammer{ . . . )  rch  b in  e in fach  p la t t ( . .  ) ,  wehr los  gegen ihn" ,  inéd i t ,
F r a n c f o r Ë .

En 19'26, i l  a publ ié un art ic le sur R. Borchardt ( in Die Lirerar ische
I . I e 1 t 2 , | . 9 2 6 , N ' l 5 , P . 3 ) q u | i 1 q u a 1 i f i e d e ' ' s p r a c h s c r r @ . . 1
groBer  Zquberer " .  I l -  a f f i rme que Borchard t  s res t  f i xé  pour  bu t  t 'd ie  S tha Î -
fung deutschen Bi ldes und deutscher Gestal t ,  die Erneuerung deutschen
Geistes".  Les termes laudat i fs employés par l . Iassermann traduisent son
admi ra t ion ,  ma is  le  carac tère  de  son ana lyse  mont re  auss i  qu t i l  a  du  mal
à comprendre l tunivers de R. Borchardt :  "ein Dichter,  der schwer einzu-
ordnen isË, so schwer zu i iberschauen wie etwa der Umkrei-s seines l , l issens,
der ReichÈum seiner Inspirat ion, die Fi i l le seiner geist igen Beziehungen
nach irgendeiner Seit ,e 'r .  I l  faut savoir  également que.I{assennann a sans
doute ut i l isé des trai ts de caractère de Borchardt pour camper son per-'  sonnage de l . larerrme-I. Iarschaueir  dans lrAffaire Mauriz ius, cf  .  inf  ra,  rp.  685.
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l a  mienne.  ses  deux  garçons  é ta ien t  en  v is i te  chez  lu i { . . . ) ,  i l  a  par lé  de

l fh iver ,  du  s i lence qu i  règne là -bas ,  de  la  p récar i té  de  ses  cond i t ions

dtex is ten . . " l l ) .  Ma is  ces  a f f in i tés  ne  condu isent  pas  les  deux  homnes au-

de lâ  d tune es t ime s incère .  Hesse en  par t i cu l ie r  a  tou jours

r e s s e n t i  c o m m e  é t r a n g e r ' à  s a  p r o p r e  s e n s i b i l i t é  d t é c r i v a i n  l e  s t y l e  d e

!ùassermann dont  i l  a  appréc ié  par  a i l leurs  " les  conv ic t ions  ( . . . ! ,  l thumani té

e t  l a  m o r a l e  d r a r t i s t e "  ( 2 ) .

A  chacun de  ses  passages à  Zur ich ,  Wassermann rencont re  régu1 iè-

rement  le  mus ic ien  Fer rucc io  Buson i  qu ' i l  connaî t  depu is  lgo i  e t  avec  qu i  i I

a  dé jà  en t re tenu une cor respondance su iv ie .  P lus  encore  qu tavec  Hesse,  i l

ressent  avec  lu i  une parenté  de  des t in .  Buson i ,  hê ,  d run  père  i ta l ien  e t

drune mère al lemande, lui  apparaît  comme "un homme de la l imite",  gui  cherche

à réa l i ser  1a  syn thèse en t re  deux  mondes complémenta i res ,  en t re  la  c iv i l i sa -

t ion  du  Nord  e t  la  c iv i l i sa t ion  du  Sud.  Ma is  le  nus ic ien  représente  éga lenent

à  sds  yeux  le  modè le  de  " l ra r t i s te  à  ven i r " ,  non seu lement  par  La  r i chesse

de son ta len t ,  ma is  auss i  par  le  rayonnement  de  sa  personna l i té  ;  dans  sa

maison du Zi i r ichberg, i l  v i t  enÈouré de ses élèves venus du nonde ent ier.

h rassermann es t  f rappé par  ce t te  i roage du  maî t re  avec  ses  d isc ip les ,  de  1 'a r -

t i s te  qu i  ag i t  non seu lement  par  son oeuvrermais  auss i  par  le  b ia is  d rune re -

la t ion  pédagog ique e t  amica le  qu ' i I  en t re t ienÈ avec  ceux  qu i  v iennent  à  lu i  (3 ) .

I1  se  t rouve préc isément  qurune te l le  re la t ion  pr iv i lég iée  s ré1a-

bore à ce moment-1à entre lùassermann et un jeune écr ivain alors Èotalement

( l )  2 7 . I X .  1 9 2 2 ,  i n  G e r m a n  l i f e  a n d  l e t t e r s  3 ,  1 9 4 9 / 1 9 5 0 ,  p .  2 7 .

(2 )  Hesse à  l ^Jassermann à  l toccas ion-du 60ème ann iversa i re  de  ce  dern ie r ,  in
D ie  neue Rundschau 4411933,  Bd.  I .

(3 )  Cf  .  I , t rassermann,  In  memor iam Fer rucc io  Buson i ,  in  Lebensd iens t ,  p .  3  sq .
11 est possible Oiesl-DâttGl Nothaff t ,  em-
P r u n t e c e r t a i n s t r a i t s à 1 a f i g u f f i t o u t c a s ' c e r o m a n a
donné l ieu à un échange de correspondance entre les deux amis. On notera
également que Ï , . Iassermann a dédié à F. Busoni son l ivre Mein l^ leg als
Deutscher  und Jude,  marquant  a ins i  la  paren té  de  leur  des t inée.
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inconnu, Hans Aufr icht ( l ) .  Pour la première fois,  Wassermann nous apparaît

dans  ce  rô le  qur i l  a f fec t ionnera  p lus  ta rd  de  tu teur  in te l l -ec tue l  eÈ presque

de d i rec teur  de  consc ience.  Dès  ses  premières  le t t res  à  Hans Auf r i ch t ,  i l

fa iÈ  preuve d tune so l l i c i tude pa terne l le ,  d ispensant  des  conse i ls  amicaux

à ce  jeune honune ten té  par  la  l i t té ra tu re  qu i ,  en  décembre  1919,  lu i  a  t im i -

dement  soumis  ses  premières  pages.  Iùassermann eÈ Auf r i ch t  se  vo ien t  à  Ber l in

en  oc tobre  19201 ce t te  rencont re  sce l le  leur  an i t ié  dans  laque l le  s run issent

des  sent iments  complexes ,  un  beso in  d réchange in te l lec tue l  de  par t  e t  d tau-

t re ,  ma is  auss i  le  beso in  d ra f fec t ion  de  deux  ê t res  éga lemei r t  b lessés  e t  hé-

s i t a n È s  ;  l ' a m i t i é  t i e n t  à  l a  f o i s  d e s  r e l a t i o n s  d u  m a î t r e  e t  d e  l r é l è v e  e t

des  re la t ions  du  père  e t  du  f i l s .  Pour  Wassermann qu i  a  connu jad is  la  d is -

harmon ie  fami l ia le  e t  la  so l i tude  in te l lec tue l le r  gu i  vo i t  sa  fami l le  d is -

persée e t  qu i  décr i t  dans  ses  romans la  montée drune jeunesse en  révo l te  con-

t re  le  monde des  pères ,  1 'ami t ié  avec  H.  Auf r i ch t  p rend une va leur  exempla i re ,

idéa1e ;  i l  se reconnaît  certainement lui-môme en la personne de ce jeune

correspondant désernparé, i l  se revoit  à Munich chez Ernst von Wolzogen et

immédiatement i l  devient le guide et le conf ident.  I1 sout ient et  encourage

H .  A u f r i c h t ,  l i t  s e s  m a n u s c r i t s ,  l u i  p r é s e n t e  s e s  p r o p r e s  p r o j e t s .  L a  c o r r e s -

pondance qu ' i l  échange avec  lu i  es t  d tune r i chesse except ionne l le  (2 ) .  Cet te

ami t ié ,  p ro f i tab le  pour  1 fé lève ,  le  fu t .  auss i  pour  le  maîÈre  e t  pas  seu lement

au sens  mora l  e t  psycho log ique.

( l )  Hans Auf r i ch t ,  connu auss i  sous  le  nom de H.  Auf r i ch t -Ruda,  n ta  la issé
qu'un seul l ivre :  Die Verhandlung gegen !a rorrglere, publ ié en 1926
avec une longue pré roman a été réédité
en 1974.  H.  Auf r i ch t  es t  né  en  1899 à  Ruda,  en  Haute-S i lés ie ,  dans  une
fami l le  ju ive .  I1  perd i t  sa  mère  à  t ro is  ansS à  18  ans  i l  se  des t ina  à
La car r iè re  d 'ac teur  e t  v in t  à  Ber l in  pu is  à  Mun ich .  Après  1924,  i l  vé-
cu t  à  V ienne eÈ à  A l taussee où  i l  éc r iv i t  son  l i v re .  Emigré  par  1a  su i te
en Amér ique,  i l  es t  mor t  en  1969 à  Sacramento .  (Draprès  :  B iograPh isches
û b e r  H .  A u f r i c h t ,  l 2 . X I I . l 9 7 5 ,  m i t g e t e i l t  v o n  E m m y  G u t ,  i n é d i t l } I a r b a c h ) .

(2) La correspondance
ltavons largement

hlassermann-Aufr icht est conservée à Marbach. Nous
ut i l i sée  pour  écr i re  ce t te  b iograph ie .
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Sol l i c i té  par  H.  Auf r i ch t  sur  tous  les  p rob lèmes de  la  c réa t ion  l i t té ra i re ,

Wasseruann do i t  s r in te r roger  lu i -nême eÈ c la r i f ie r  ses  idées ;  les  conse i ls

qu' i l  donne semblent souvent valables pour lui .  "Vous savez voir tg écr i t - i l

un  jour r l \ vous  savez  t t f igurer t t ,  vous  avez  un  s ty le  express i f  e t  d tune cer -

ta ine  man ière  vous  maî t r i sez  la  fo rme nar ra t i ve .  Ma is  ce  n tes t  pas  encore

de la  p rose ,  pour  ce la  1e  s ty le  manque de  na ture l ,  de  l iber té ,  de  pure té

auss i ,  la  ma in  qu i  modèIe  manque de  sûre té  e t  de  ca lmef r  ( l ) .  Le  na ture l ,

la  pure té  e t  le  ca lme,  n res t -ce  pas  ce  que l ^ lassermann recherche pour  lu i -

même? Et  quand i l  con f ie  à  l récr iva in  débutan t  :  "Outes t -cà  que le  ta len t  ?

Une cond i t ion  tou t  au  p lus  !  Seu lS la  c lua l i té  mora le  du  t rava i l ,  des  bu ts

é levés  que l ton  se  f i xe( . . . ) ,  le  dévouement  à  sa  tâche e t  à  l thomme rendent

p o s s i b l e  l r e s s e n t i e l "  ( 2 ) ,  n t e s t - c e  p a s  p o u r  l u i - m ê m e  q u r i l  f o r m u l e  c e s

exigences ?

Cet te  haute  idée de  la  va leur  de  l ra r t ,  le  sent iment  d tune miss ion

à accompl i r  e t  la  c royance en  la  per féc t ib i l i té  de  l rhomme,  sauvegardés  na l -

g ré  la  dure té  des  temps,  on t  permis  à  l {asser rnann de  t raverser  1 répreuve des

années 20 .  Avec  l ramél io ra t ion  de  ses  cond i t ions  drex is tence e t  1 réc la i rc is -

sement  du  c ie l  a l lemand,  i l s  cons t i tueronÈ,  à  par t i r  de  1924,  7 -es  bases  drun

nouve l  équ i l ib re .

( l )  A H .  A u f r i c h t ,  l . X I . l 9 2 l ,  i n é d i t r M a r b a c h ,  T 3  l g l l l O .

( 2 )  A  H .  A u f r i c h t ,  l 8 . X I I . 1 9 1 9 ,  i b i d . , 7 3  1 8 9 1 2  .



- 231
CHAPITRE VII

1924-1929 z UN NOWEL EQUILIBPJ

SOLUTION DES CONFLITS PERSONNELS

E n t r e  1 9 2 4  e t  l g 2 g ,  I t e x i s t e n c e  d e  l , I a s s e r m a n n  s e  s t a b i l i s e ,  s o n
cadre  de  v ie  se  res taure .  Désormais  tou t  le  re t ien t  dans  sa  reÈra i te  d 'A l -
t a u s s e e ,  l e  p a y s a g e  e t  l a  s o l i t u d e  q u i  e s t  d e v e n u e  " u n e  n é c e s s i t é  v i t a l e " ,
m a i s  s u r t o u t  l e  s e n t i m e n t  d ' ê È r e  c h e z  s o i .  D e p u i s  1 9 2 3 ,  i l  e s t  i n s t a l l é
d a n s  u n e  d e m e u r e  d é f i n i t i v e ,  l a  " v i r l a  A n d r i a n "  ( l )  q u ' i l  a  a c q u i s e  c e t t e
a n n é e - l à .  c e t t e  m a i s o n  q u i ,  d e  s o n  p r o p r e  a v e u / e s t  " l a  p l u s r b e l l e  p r o p r i é t é
d e  l a  r é g i o n "  ( 2 ) ,  c o r r e s p o n d  à  s e s  g o û t s ,  à  s o n  b e s o i n  d e  s é c u r i t é  e È  d ' a p -

Par tenance '  i l  y  recons t ru i t  les  bases  d tune ex is tence fami l ia le .  Le  d ivorce
d 'avec  Ju l ie  Speyer ,  I 'ex is tence harmon ieuse auprès  de  Mar ta  Kar lwe is  e t  la
na issance d tun  f i l s ,  Char les ,  tou t  concour t  à  ramener  1 réqu i l ib re  e t  une p lus
grande conf iance dans  la  v ie .

Le  Journa l  eÈ la  cor respondance de  ce tÈe époque sonÈ écr i t s  dans
un s ty le  p lus  ca l rne ,  l rango isse  y  es t  mieux  contenue.  I , lassermann fa i t  un
ef fo r t  pour  " te r rasser  f  inqu ié tude"  quand e l1e  tèn te  de  remonter  en  lu i ,
i l  s t impose un  ry thme de v ie  o rdonnée,  recherche la  concent ra t ion  e t  re fuse
de se  la isser  ébran le r  par  les  souc is  matér ie ls .  11  a t te in t  a lo rs  à  une ma-
n i è r e  d e  s é r é n i t é .  L e  9 . X I I . 1 9 2 6 ,  i l  é c r i t  :  " C ' e s t  l e  p r e m i e r  h i v e r  d u r a n t
leque l  je  ressens  un  apa isement  in té r ieur  to ta l .  Tout  en  moi  es t  p le in  de
g r a t i t u d e "  ( 3 ) .  A i l l e u r s ,  i l  p a r l e  d e  " c e  r e g a r d  p a i s i b l e  e t  d e  c e t t e  f o r c e
d'âme" qui seuls peuvenÈ nous protéger des assauts du monde et i l  évoque comme
une éco1e de  sagesse la  lec tu re  des  Ênt re t iens  de  Goethe avec  Fa lk .  11  sa i t
qu t i l  do i t  apprendre  la  pa t ience e t  qur i l  ne  do i t  pas  comprometÈre  par  une
hâte  excess ive  les  oeuvres  en  t ra in  de  na î t re  :  "L tau teur ,  le  poète  qu i  ne  se
d i t  pas  à  chaque l igne  : "J 'a i  m i l le  ans  devant  mo i ' j  met ,  en  pér i l  son  évo lu t ion

( l )  Cet te  ma ison aPPar tena i t  à  1a  fami l le  de  Leopo ld  von Andr ian  qu i ,  en  1922,
la  vend i t  à  un  indus t r ie l  ho l landa is .  Après  la  vente  de  la  r " i "oo ,  Andr ian
à cont inué à  hab i te r  à  A l taussee.  Après  une pér iode de  réserve ,  des  re la -
t ions  de  bon vo is inage,  pu is  d rami t ié  s té tab l i ren t  en t re  lu i  e t  l lasser -
Illann.

(2 )  Wassermann,  12 . IV .1923,  inéd i t ,MarbachrDepos i tum.Comme le  sou l igne Mar ta
Kar lwe is ,  l tachat  de  ce t te  ma isorç -Gn-p le ine  c r ise  de  l r in f la t iàn ,  é ta i t

une entreprise aventureuse. Lfauteur fut  aidé f inancièrement par des
amis. Cette opérat ion révèle le côté rêveur èt romanesque de son tempé-
rament.

(3 )  A  Mar ra  Kar lwe is ,  inéd i t ,  Marbach,  T3  Z IS 36 ,
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organique. Bien sûr,  nous savons tous le peu de' temps qui nous est impart i ,

o a i s  c t e s t  l - a  p a r t  d r h é r i t a g e  d e  l a  c h a i r ,  n o n  p a s  c e l l e  d e  l ' e s p r i t "  ( l ) .

Cependant  ce t te  s i tua t ion  de  l ra r t i s te  c réa teur  conf ron té  à  une ex is tence

éphérnère  nres t  pas  tou jours  auss i  b ien  dominée e t  c fes t  souvent  par  ce  b ia is

que l f inqu ié tude è t  I t insa t is fac t ion  onÈ tendance à  renaî t re .

Mais dans lrensemble l , lassermann ntéprouve plus cette amertume

qui avait  marqué parfois les premières années de son exi l  volontaire ;

l t impress ion  d téqu i l ib re  re lègue au  second p lan  les  inév i tab les  t racas  de

la  v ie ,  e I le  a ide  à  mieux  suppor te r  les  a t te in tes  de  p lus  en  p lus  f réquentes

de la  ma lad ie ,  les  longues cures  à  Kar lsbad e t  1es  sé jours  qu i  désormais

se  reprodu isent  p resque deux  fo is  par  an ,  au  Cot tage-Sanator ium de V ienne (2>.

En é té  lg l5 ,  Samuel  e t  Hedwig  F ischer  se  sont  rendus  à  A l taussee

en compagnie de Th. Mann. I ls ont compris qutun changement décisi f  étai t

in te rvenu dans  l fex is tence de  leur  ami  e t  Hedwig  F ischer  a  rappe lé  dans  ses

mémoi res  l ra tmosphère  pa is ib le  de  la  "ma ison a t rbord  du  lac"  :  sous  la  "d i -

rec t ion  v ig i lan te  de  Mar ta"  touÈ le  monde "ve i l la i t  au  ca lme nécessa i re"  (3 )

e t  Wassermann pouva i t  se  consacrer  en t iè rement  à  son t rava i l  d técr iva in .

C t e s t  1 à ,  d a n s  l t h a r m o n i e  d e s  p a y s a g e s  d t A l t a u s s e ê ,  g u t i l  a  é c r i t  l e  m e i l l e u r

de  son oeuvre .

LIALLEMAGNE RETROUVEE

Sa v ie  pub l ique. rcomme sa  v ie  p r ivée ,  esÈ marquée par  un  re tour

progress i f  à  i tharmon ie  ;  peu à  peu,  ses  re la t . ions  avec  l tA l le rnagne s tamé-

l iorent et à part i r  de 1926 i I  part ic ipe de nouveau act ivement à la vie des

le t t res ;  i1  occupe a lo rs  une p lace- impor tan te  en  tan t  qurécr iva in  e t  connaÎ t

même une manière de consécrat ion nat ionale.

Cet te  res taura t ion  des  l iens  avec  l tA l lemagne n 'es t  pas  immédia te .

Wassermann a ê.tê gravement ébranlé par les expériences des années 2O et pen-

dant  long temps i l  res te  encore  sur  ses  gardes ,  es t imanÈ quton  le  cons idère

( l )  A  H.  Auf r i ch t  6 . I I .1924 inêd ' i t rMarbach t73  194 5 .

(2) Dès cette époque, l i lassermann souffre de cr isesdrangine de poitr ine, mala-
die qui l femportera quelques années plus tard

( 3 )  C i t .  M e n d e l s s o h n ,  o p .  c i t . ,  p .  9 4 5 .



- 233 -

conme "une quant i té négl igeable" ( l ) .  Longtenps i l  conserve le souvenir  de

son 5oème anniversaire qui nra donné l ieu à aucune manifestat ion part icul iè-

re .  A  ce t te  occas ion ,  la  Neue Rundschau lu i  a  consacré  une par t ie  d run  nu-

méro ,  e l le  a  pub l ié  son d iscours  sur  L 'Humani té  e t  un  ar t i c le  de  Hans Auf -

r i ch t ,  ma is  i l  dép lo re  qu taucune é tude impor tan te  sur  son oeuvre  n ta i t  vu

le  jour ;  i l  cons ta te  que jusqu 'à  p résent  F ischer  n 'a  so l l i c i té  aucun b io -

graphe pour  écr i re  la  monôgraph ie  à  laque l le ,  pense- t - i l ,  i1  peut  désormais

p r é t e n d r e  ( 2 ) .

E n  1 9 2 5 , l e  5 o è r n e  a n n i v e r s a i r e  d e  T h .  M a n n  l u i  d o n n e  l t o c c a s i o n

de comparer  sa  car r iè re  à  ceL le  de  son ami .  Les  6  e t  7  ju in ,  Th .  Mann ava i t .

êtê fêtê à Munich non seulement comme 1'écr ivain qui venaiÈ de publ ier La

Montagne Mag ique,  ma is  âuss i  conme l thomme qu i ,  par  son d iscours  Von deutscher

Repub l ik  e t  par  ges  pr ises  de  pos i t ion  à  la  mor t  du  prés ident  EberÈ (3 ) ,

s té ta i t  engagé pour  I tA l lemagne we imar ienne.  I l  y  ava i t .  dans  sa  car r iè re

tou t  un  aspecÈ de reconna issance o f f i c ie l l€ ,  d tex is tence pub l ique e t  d r in -

ser t ion  dans  la  v ie  dd  pays  qu i ,  à  1 'époque,  fa isa i t  dé fau t  à  l . lassermann.

Ce dernier sent i t  la di f férence et de nouveau on retrouve sous sa plume

I 'exp l i ca t ion  de  tou tes  ses  décept ions  par  1 'an t isémi t i s rne  a l lemand.  Dans une

le t t re  p le ine  de  rancune à  1 'égard  de  l rA l lemagne,  i l  exp l ique à  F ischer  que

cres t  en  ra ison de  sa  na issance ju ive  qu ' i l  n ta  pas  é té  honoré  comme Th.

Mann (4 ) .  De te ls  emporÈements  ne  se  rencont ren t  p ra t iquement  p lus  dans  sa

cor respondance jusqu '  en  1928-19?-9  .

( l )  A  F i s c h e r ,  V I -  1 9 2 5 ,  c i t .  M e n d e l s s o h n ,  o p .  c i t . ,  P .  9 4 2 .

(2 )  Cet te  s i tua t ion  mér i te  d 'ê t re  no tée  comme un des  aspec ts  négat i f s
car r iè re  de  Wassermann.  A ' la  même époque les  oeuvres  drécr iva ins
Th.  Mann ou  Hofmannstha l  ava ien t  dé jà  fa i t  1 'ob je t  d ré tudes  auss i
b reuses  qu t impor tan tes .  Pour  le  c inquant ième ann iversa i re  de  Th.
en  1925,  F ischer  pub l ia  par  exemple  la  monograph ie  d 'A .  E loesser ,
Mann. Sein Leben und sein l^ lerk.

de  l a
comme

nom-
Mann,

Thomas

(3) Th. Mann avait  écr i t  alors un Nachruf à 1a mérnorre
et i l  avait  pr is posi t ion contE-la-Tandidature de
ar t i c le rRet te t  d ie  Demokra t ie  d 'u  26 . IV .1925.

( 4 )  A  F i s c h e r  2 8 . V I . 1 9 2 5 ,  i n é d i t , M a r b a c h ' 7 2  2 2 5 .

du  prés ident  dé fun t
Itindenburg dans un
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En par t i cu l ie r ,  i l  adopte  sur  la  ques t ion  de  1 'an t isémi t i sme

al lemand une att iÈude nouvelLe. Dans ce domaine aussi i l  connaît  un apai-

sement .  11  s re f fo rce  désormais  de  prendre  de  la  d is tance par  rappor t  à  son

conf l i t  personne l ;  i1  re fuse  tou t  ce  qu i  peut  d iv iser  les  hommes,  les  idées

de race ,  de  ca tégor ie ,  i l  ne  veut  re ten i r  que l thuura in .  Lorsquten  septembre

1928 une assoc ia t ion  is raé l i te  lu i  demande de par t i c iper  à  des  "so i rées  de

conférences  ju ives" ,  i l  répond par  1a  négat ive  eÈ récuse même ces  te rmes de

t tso i rées  ju ives"  parce  que,  a f f i rme- t - i l ,  i l s  von t  dans  le  sens  d 'une "phra-

s é o l o g i e  n a t i o n a l i s t e "  e t  q u t i l s  " s u p p o s e n t  d e s  d i f f é r e n c e s .  q u i ,  e n  r é a l i t é ,

n tex is ten t  pas"  ( l ) .  Que lques  semaines  p lus  ta rd ,  au  cours  d tun  voyage en

Rhénan ie ,  i l  es t  inv i té  dans  une fami l le  ju ive  de  D i isse ldor f  e t  i l  n 'appréc ie

guère  la  man ière  qu ton t  les  maî t res  de  maison d t ins is te r  sur  leurs  o r ig ines

et  de  sou l igner  ce  qu i  les  d is t ingue du  res te  du  corps  soc ia l .  "Ce genre  de

bourgeoisie juive' j  écr i t - i l ,  lesÈ vraiment fai t  pour vous rendre iurpi toyable-

m e n t  a n t i s é m i t e t '  ( 2 ) .  D é s o r m a i s ,  s o n  d é s i r  e s t  d r e s È o m p e r  l e s  d i f f é r e n c e s ,

d e  s e  l i b é r e r  d e s  d i s t i n c È i o n s  q u ' i l  j u g e  a r t i f i c i e l l e s .

Cet . te  nouve l le  sérén i té  es t  due pour  une la rge  par t  à  un  e f fo r t

de  ré f lex ion  personne l le ,  ma is  e l le  s texp l ique avant  tou t  Par  le  re tour  au

calme qui intervient en Al lemagne pendant les années intermédiaires de la

Répub l ique de  t ' l e imar .  L 'an t isémi t i sme régresse,  la  s i tua t ion  po l i t ique  e t

é c o n o m i q u e  s e  s t a b i l i s e ,  c ' e s t  1 t é p o q u e  d e  I a  " P r o s p e r i t â t " .  C e t t e  s i t u a È i o n

générale se répercute de manière bénéf ique sur la vie psychologique de Wasser-

mann, la conf iance renaît  en lui .  On touèhe ic i  à un point central  de son

ex is tence.  Ses  rappor ts  avec  l tA l lemagne,  é t ro i tement  l iés  au  prob lème de son

juda isme,  on t  tou jours  cond i t ionné ses  é ta ts  d tâme e t  i l  n ty  a  eu  chez  lu i

n i  équ i l ib re  n i ,  par  vo ie  de  conséquence,  de  c réa t ion  l i t té ra i re  o rdonnée

quand ces rapports ont été gravement perturbés. Aussi 1a période pendant

laque l le  i l  a  réd igé  LrAf fa i re  Maur iz ius  cor respond-e l le  t rès  exac tement  à

une nouve l le  phase drharmon ie  avec  l tA l leuragne dont  l tannée 1926 semble  avo i r

rrarqué le début.

( l )  l 2 . I X .  1 9 2 6  i n é d i t r M a r b a c h '  D e p o s i t u m .

(2)  Mar ta  Kar lwe is ,  28 .X.1926,  inéd i t rMarbach rT3 2 l5 l20  -



- 235 -

A cette date, Ialassermann a entrepris,  pour la première fois depuis

la guerre, une grande tournée de conférences en Al lemagne ;  en mars a eu l- ieu

à  Ber l in ,  dans  Ia  a l le  du  Re ichsÈag,  une cérémonie  o f f i c ie l le  en  son honneur  ;

mais le grand événemenÈ de cette année 1926, est son élect ion à la Sect ion de

L i t té ra tu re  de  l rAcadémie  pruss ienne des  Ar ts .  Pour  lu i  qu i  ressenta i t  le

beso in  d tune appar tenance tou jours  conf i rnée,  ceÊte  é lec t ion  a  une por tée

cons idérab le .  E l le  a  sans  douEe f la t té  son goût  du  succès ,  ma is  e l le  a  sur -

Èout  représenté  ce t te  reconna issance o f f i c ie l le  de  1 'A l lenagne qu t i l  a t ten-

da i t  depu is  tou jours  e t  comme une preuve de  l fadhés ion  de  la  na t ion  à  son

oeuvre .

Au pr in temps 1926,  le  min is t re  p russ ien  des  cu l tes ,  K .  Becker ,

ava i t  chargé c inq  écr iva ins  ( l )  p roposés  par  le  p rés ident  de  l rAcadémie ,  Max

Liebermann, de former le comité const i tut i f  de la nouvel le Sect ion de Li t-

té raÈure .  Le  27  ocÈobre ,  le  comiËé ava i t  é lu  2 l  membres  au  nombre  desque ls

se trouvait  l^ lassermann. Peu après, le 18 novernbr€, srétai t  Eemle la 
rséance

inaugura le .  Les  débuts  de  la  sec t ion  s 'annonça ien t  d i f f i c i les .  L fappe l laÈ ion

e1 le- rnême,  Sek t ion  fû r  D ich tkuns t ,  ava i t  rav ivé  la  v ie i l le  quere l le  au tour  des

t e r m e s  d . e I  " S c h r i f t s t e l l e r "  e t " D i c h È e r " .  B e a u c o u p  d r a u t e u r s ,  d é s o r i e n t é s  p a r

l fabsence d tune t rad i t ion  comparab le  à  la  t rad i t ion  f rança ise ,  ne  perceva ien t

pas  c la i rement  la  f ina l iÈé  de  l r ins t i tu t ion ;  cer ta ins  redouta ien t  d raccompl i r

un  ges te  d ta l légeance à  l régard  de  l fE ta t  ;  d rau t res ,  comme HaupÈmann qu i

re fusa  de  s iéger  au  comi tê  cons t i tu t i f  ,  c r i t iqua ien t  l r idée  môme 'd 'é l i te "

o.u de "représentat iv i té" dans le domaine de la l i t térature (2).  Les Autr ichiens

pour  leur  par t ,  se  mont ra ienÈ hés i tan ts  à  1 régard  de  ce t te  en t repr ise  prus-

sienne et Hofmannsthal refusa son éLect ion. En outre, des incompatibi l i tés

de tempérament  e t  des  op t ions  po l i t iques  i r réconc i l iab les  se  fa isa ien t  jour  (3 )

Pour  tou tes  ces  ra isons ,  la  Sec t ion  de  L i t té ra tu re  se  t rouva i t  a f fa ib l ie  au

moment même de sa créat ion.

( l )  Th. Mann, H. Stehr,  L.  Fulda, A.Holz et G. Hauptmann gui refusa ce choix '

(2) "Eine bewupte Fûhrung auf dem Gebiete des Dichtkunst gibt  es ,r i . f r t .
Staat l ich bearntete, f i ihrende Dichter bi lden ein Novum, das mit  Recht in
den Kreisen der freien Poeten beanstandeÈ worden ist" .(Hauptnann dans sa
le t t re  au  n in is t re  p russ ien ,  Ber l iner  Tageb laÈt ,  27 .V.1926.1

(3)  A  par t i r  de  1929-1930,  ces  d i f f i cu l tés  éc la tè ren t  au  grand jour  e t  la
Sect ion  de  L i t té ra tu re  dev in t  un  te r ra in  d ra f f ron tements  po l i t iques .
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[ , lassermann en avait  conscience, i l  aceepta néanmoins son élect ion

et chercha même à convaincre HofmannsthaL de revenir  sur sa décision, est i -

manË qur i l  s tag issa i t  'd " 'une d is t inc t ion  honor i f ique"  e t  que,  s i  l rAcadémie

comporÈa i t  que lques  "membres  contes tab les" ,  les  au t res  deva ienÈ se  sent i r

"d fauËant  p lus  tenus  à  les  cont recar rer "  ( l ) .  Auss i  long temps gue les  oppo-

s iE ions  personne l les  e t  poL i t iques  fu ren t  con tenues dans  des  l in i tes  supPor -

tab les ,  I , lassermann co l labora  régu l iè rement  aux  séances  de  1 'Académie .  A ins i ,

p e n d a n t  1 ' h i v e r  1 9 2 7 - 1 9 2 8  q u ' i l  p a s s a  à  B e r l i n ,  i l  p r i t  p a r t  a u x  a c t i v i t é s

de la  commiss ion  de  t rava i l .  En  mars  1928,  i1  p rononça son d iscours  Rede i iber

das l^ lesen einer Akademie (2) .

Ce tex te  cons t i tue  un  document  sur  les  p remières  années d 'ex is tence

de la  Sec t ion  de  L i t lé ra tu re  qu i  s t in te r rogea i t  sur  son u t i l i té  e t  même sur

sa  poss ib i l i té  d rex is te r .  t lassermann expr ime d tabord  des  doutes  e t  des  hés i -

ta t ions  qu i  son t  auss i  ceux  des  au t res  membres  de  l rasser rb lée :  i l  se  demande

st i l  es t ,concevab le  de  réun i r  des  êÈres  auss i  d issemblab les  que des  écr iva ins

qu i  se  dé f in issent  p réc i iément  par  leur  fo rÈe personna l i té .  Peut -on  espérer

que leur col- laborat ion about isse à quelque résultat  ? I^Iassermann constate

que ce  "scept ic isme"  a  en t ra îné  une para lys ie  de  I t ins t i tu t ion .  Se lon  lu i ,

I t a c a d é m i e  d o i t  s e  l i b é r e r  d e  l a  n o t i o n t d " r u t i l i t é "  ;  t o u t e  f o r m e  d ' r a c t i v i t é

p r a g i g u e " ,  D ê  l u i  e s Ë  p a s  i n t e r d i t e ,  m a i s  s a  v é r i t a b l e  m i s s i o n  n ' e s t  p a s  1 à  :

l racadémie  do i t  avo i r  un  rô le  de  " représenta t ion" ,  pâr  sa  seu le  ex is tence;

e l le  do i t  " représenter "une cu lÈure ,  por te r  témoignage de  la  complex i té  d tune

c iv i l i sa t ion .  E1 le  do i t  mont re r  comment  se  conc i l ienÈ Ie  legs  du  passé eÈ les

aspirat ions du présent pour " former et façonner l  t  avenir" .  En el1e se résume

eÈ srun i t  touÈ ce  qu i  a  ê tê  e t  tou t  ce  qu i  es t  essent ie l  dans  la  v ie  de  la

nagion. El le est le poinÈ de convergence des tendances mult iples qui carac-

Èér isen t  la  des t inée de  I tA l lemagne marquée par  t ' l e  morce l lement  e t  le  p ro-

v inc ia l i sme" .  L tAcadémie  f rança ise ,  t ' fo rum du goût ,  l ieu  de  rassemblemer i t ,

express ion  sp i r i tue l le  e t  v isage sp i r i tue l  de  la  na t ion"  es t  le  modè le  à

i m i t e r .

( l )  A  M a r t a  K a r l w e i s ,  8 . X I . 1 9 2 6 ,  i n é d i t l M a r b a c h  r T 3  1 9 6  2 8 .

( 2 )  L e b e n s d i e n s È ,  p .  4 2 5  s q .
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On remarquera la parenté de ces termes avec le t i t , re du discours

que Hofmannsthal avait  prononcé à Munich L'année précédente :  Das Schri f t tun

a ls  ge is t iger  Raum der  Nat ion  ( l ) .  Man i fes tement  la  ré f lex ion  de  l {assermann

porte ic i  la marque des idées que Hofmannsthal a résumées dans ce texÈe eÈ

dans 1'essai I^ lert .  und Ehre deutscher Sprache. De même que, chez Hofmannsthal,

1a  langue e t  la  l i t té ra tu re  témoignent  de  la  réa l i té  de  la  na t ion ,  qure l les

en cons t i tuent  le  cent re  e t  la  p réservent  du  chaos  e t  de  l réc la tement ,  de '

nême 1 'académie  do i t  ê t re rse lon  l ^ lassermann,  la  p reuve de  l tex is tence e t  de

la  cohérence d tune cu l tu re ;  " fo rme v ivante" ,  e l le  peut  fa i re  équ i l ib re  aux

fac teurs  de  d ispers ion .

11 semble qutà ce moment- Ià l .Jassermann a i t  vu dans la  Sect ion de

L i tÈéra ture  un  l ieu  où  pour ra i t  se  concré t iser  le  rêve .  qu i  1u i  tena i t  à

coeur  d run  monde in te l lec tue l  a l lemand cohérent ,  en f in  d taccord  avec  lu i -

même e t  avec  la  na t ion ,  percevant  c la i rement  la  na ture  de  sa  miss ion .

Dans les  au t res  pér iodes  de  sa  v ie ,  i l  a  p résenté  ce  monde sous

des éc la i rages  négat i f s .  On se  rappe l le  \  connent  i l  a  ana lysé  dans  Mein  Weg

1a s i tua t ion  de  l ra r t i sËe a l lemand dans  la  soc ié té .  P lus  ta rd ,  i l  reprendra

ces  ana lyses  dans  les  Se lbs tbe t rach tungen e t  i l  donnera  une image encore  p lus

p e s s i m i s t e  d e  l r i s o l e m e n t  d e  1 t é c r i v a i n .  C e t t e  i d é e  d t u n e  c a s s u r e  e n t r e  I t i n -

te l lec tue l  e t  la  na t ion  es t  un  t ra i t  à  peu près  cons tan t  de  sa  pensée,  e l Ie

ne s tes tompe que dans  les  ra res  pér iodes  d 'harmon i " i  C tes t  ce  qu i  semble

stêÈre produit  dans les années 1926-1929. Wassermann a cru alors pouvoir

d iscerner  cer ta ins  s ignes  d tune t rans format ion  poss ib le  de  l tun ivers  in te l lec -

tue l  a l lemand;  en  par t i cu l ie r ,  i l  espéra i t  vo i r  s tébaucher  au  se in  de  l tAca-

démie  de  L i t té ra tu re .  ce t te  f ra te rn i té ,  ou  du  moins  ce t te  c 'o l labora t ion  qu t i l

appe la i t  de  ses  voeux .

Cres t  sans  doute  en  ra ison de  ce t te  concept ion  é levée du  rô le  e t

de  la  s ign i f i ca t ion  de  1 'Académie  qu ' i l  a  vou lu  p rononcer  devant  e l le  1 'é loge

funèbre  de  Hofmannstha l .  La  nouve l le  de  la  d ispar i t ion  sub i te  du  poète  1 'ava i t

a t te in t  dans  les  p ro fondeurs  de  son ê t re  le  19  ju i l le t  1929 ;  accab lé ,  i l

n 'ava i t  pu  qu i t te r  sa  chambre  pendanË p lus ieurs  jours l  pu is ,  i l  ava i t  déc idd

de surmonter l -a souffrance morale en rendant hormnage à l rani  disparu. Le

( l )  D ta i l l -eurs ,  on  re t rouve dans
der Nat ion" :  t tund so scheint
lebendige Gestal t  im Raum der
p. 429.

le texte de l lassermann
es mi r  auch,  daB d iese
Nation zu stehen habett

L fexpress ion  "Raum
Dichterakademie als

,  in  Lebensd iens t



- 238 -

29 ju i l le t ,  i l  éc r i t  à  F ischer  :  "Corune le  cerc le  de  ceux  gu i  res tenE es t

é t r o i t  !  V i e i l l i r  s i g n i f i e  p e r d r e  s e s  a m i s  ( l ) .  n t  c e l u i - l à  m ' é t a i t  t r è s

cher.  PendanÈ plus de vingt ans, nous avons vécu ensemble des nois ent iers

à  A l taussee,  nous  renconËrant  jour  après  jour ,  par lan t  de  tou t  ce  qu i  im-

por ta i t  pour  nous  :  du  t rava i l ,  de  l rex is tence,  de  1a  na ture  e t  des  l i v res .

E t  r n a i n t e n a n t ,  c r e s È  f i n i  !  Q u e l  m o t  c r u e l  ! "  ( 2 ) .

Immédiatement i l  interrompt la rédact ion du roman Etzel Andergast

eË écr iÈ  le  tex te  d run  hommage qut i l  l i ra  devanÈ l tAcadémie .

Ce d iscours ,  p rononcé à  la  f in  du  mois  d roc tobre  ' .1929,  lo rs  d tune

cérémonie  o f f i c ie l le  à  la  mémoi re  de  Hofmannstha l ,  représenËe à  La  fo is  la

plus remarquable et la dernière de ses intervent ions devant la Sect ion de

_ L i t t é r a t u r e  ( 3 ) .

Ia lassermann a  cho is i  de  par le r  de  l thomme e t  non pas  de  l roeuvre ;

i l  a  vou lu  d i re  qu i  é ta i t  Hofmannstha l  e t  au  beso in  rec t i f ie r  les  idées  pré-

conçues.  I1  récuse les  accusat ions  de  f ro ideur ,  d res thé t isme e t  p lus  encore

ce l les  de  man iér isme e t  de  super f i c ia l i té .  Le  por t ra i t  mora l  fa i t  appara î t re

chez  HofmannsËha l  des  qua l i tés  in te l lec tue l les  except ionne l les ,  l rexÈrême

v i v a c i t é  d e  l t i n t e l l i g e n c e ,  1 r é 1 é v a t i o n  d e  l a  p e n s é e ,  1 a  m a î t r i s e  s o u v e r a i n e

de 1a  langue,  l ragrément  d tune conversa t ion  éb lou issante i  rna is  Wassermann met

sur tou t  en  re l ie f  les  qua l i tés  humaines  de  son ami ,  tou t  ce  par  quo i  le  poète

é ta iE  "1 'homme le  p lus  d is t ingué qu t i l  a i t  jamais  rencont ré" ,  Èout  ce  qu i

fa isa i t  sa  "nob lesse de  haut  rang"  (4 ) .  Hofmannstha l  é ta i t  né  pour  l ramiÈ ié ,

mais ,  par  pudeur  eÈ par  re tenue,  i l  se  méf ia i t  des  e f fus ions .  Sa personna l i té

res ta i t  long temps vo i lée  e t  i1  ne  se  l i v ra i t  pas  fac i lement ; ,  sa  f idé l i té

é ta i t  à  touÈe épreuve.  Dé l ica t  e t  d rune po l i tesse  ra f f inée ,  i l  respec ta i t  Les

aut res  e t  sava i t  les  écouter r les  révé le r  à  eux-mêmes.  Sa sens ib i l i té  é ta i t

( l )  F .  Buson i  é ta i t  mor t  en  1924,  He imann en 1925.

( 2 )  G e r m a n  l i f e  a n d  l e t t e r s  3 2 1 9 4 9 1  1 9 5 O ,  p .  2 9 .

(3) Le texÈe de ce discours fut  publ ié dans le numéro dtoctobre de la Neue
Rundschau ent ièrement consacré à Hofmannsthal.  I l  fut  é$alêneat édiËA
dêZ-pisctrer sous forme de l ivre en l93o!Hofmannsthal.Der Freund.

(4 )  Hofmannstha l .Der  Freund,  p .  47-
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a igu isée à  l fex t rême e t  p resque excess ive .  I l  é ta i t  le  modè le  de  l rhomme au-

t r i ch ien .  "Seu l  l r ind iv idu  le  p lus  déveLoppé donne tou te  la  mesure  de  sa  ca-

tégorie",  af f i rme Wassermann; or,  Hofmannsthal avait  at teint  ce degré supé-

r ieur  d tépanou issement ,  i l  é ta i t  le  " témoin  1ég i t iue"  d tune c iv i l i sa t ion .

En lu i  s tun issa ien t ,  comme dans la  v ie i l le  Aut r i che ,  des  cu lÈures  mul t ip les .

Ses  or ig ines  "au t . r i ch iennes  e t  paysannes,  i ta l iennes  e t  ju ives"  donna ien t  à

s o n  ê E r e  " s a  n o b l e s s e ,  s e s  f a c e t t e s ( . . . )  e t  s a  p r o f o n d e u r "  ( l ) .  c e  p o r t r a i t

moral  const i tue assurément un témoignage de valeur parmi tous ceux, fort

nombreux ,  qu i  ex is ten t  sur  Hofmannstha l .  On appréc ie ra  1 tévocat ion  de  l ra t -

mosphère  dans  laque l le  v iva i t  le  poète ,  des  perspec t ives  sur  son ex is tence

quot id ienne,  tou tes  ces  pages qu i  le  fon t  rev iv re  dans  l r in t im i té  de  ses

p r o c h e s .

Lrau t re  aspec t  du  d iscours ,  le  rappe l  des  re la t ions  amica les  avec

Hofmannsthal ret ient tout autant l rat tent ion. I , Iassermann évoque les premières

rencont res '  le  p rocessus  de  "pur i f i ca t ion  in té r ieure"  qu i  s fes t  amorcé  en  lu i

dans  l tun ivers  de  son ami r  la  découv / ra"  a .  la  " fo rme"  sous  tous  ses  aspec ts ,

s p i r i t u e l '  a r t i s È i q u e ,  s o c i a l  e t  h u m a i n .  P u i s  i 1  d é c r i t  1 r é p a n o u i s s e m e i r t r d e

l tami t ié ,  les  é tés  communs à  A l taussee,  ces  mei l leurs  mo is  de  l rannée.  Le

Passage le  p lus  remarquab le  de  son tex te  es t  sans  doute  1 'évocat ion  des  pro-

menades en  montagne (2 )  au  cours  desque l les  Hofmannstha l  la issa i t  l i b re  cours

à  la  sens ib i l i té  de  son ê t re  que l ibéra i t  le  spec tac le  de  la  na ture .  Cet  hymne

à I 'ami t ié  sur  leque l  p lane une t r i s tesse  d igne,  apa isée par  le  souven i r ,

es t  écr i t  dans  un  s ty le  sans  recherches  excess ives  n i  express ions  super f lues .

Wassermann se  s i tue  ic i  dans  la  t rad i t ion  c lass ique des  au teurs  qu i  on t  su

par le r  de  l raur i t ié  avec  sûre té  de  ton  e t  on  pense par fo is  au  "Parce  que c ré ta i t

lu i ,  parce  que c té ta i t  mo i "  de  Monta igne.  Ce tex te  sobre  e t  dépou i l lé  cons t i -

tue le mei l leur hommage que tr lassermânn pouvait  rendre à son ami dont f  inf lu-

ence es t  percept ib le  dans  l réqu i l ib re  de  la  fo rme e t  dans  la  d ign i té  du  ton .

Lré lec t ion  à  l rAcadémie  ne  représente  qurun des  aspec ts  d rune ex is -

tence pub l ique qu i  s renr ich i t  cons idérab lement  à  par t i r  de  1926.  Cres t  a lo rs

1répoque des  grandes tournées  de  conférences  auxque l les ,  s r i l  fau t  en  c ro i re

non seulemenÈ l{assermann lui-même mais aussi Les compterrendus de la presse,

assistai t  un publ ic nombreux et souvent enthousiaste.

( l )  l b i d . ,  p .  l 6 -17 .

( 2 )  I b i d . , p .  26  sq .
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Quand i l  s tadressa i t  à  ses  aud i teurs ,  Wassermann dosa i t  hab i lement

le  contenu de  ses  Propos ,  ménageant  une par t  éga le  au  réc i t  e t  à  la  ré f lex ion .

A ins i  le  17  mars  1926 i I  es t  à  Hambourg ,  inv i té  par  le  cerc le  des  l ib ra i res .

I1  I iÈ  d 'abord  l { i tberg  ( l ) rune nouve l le  p la isan te  ;  pu is  i I  p ropose son essa i

D ie  Auf lôsung der  Forn  (2 ) .  Dans des  phrases  qua l i f iées  'd ' r inc is ives ,  conc i -

ses eÈ(. -  . )  débordantes de vie" par un comnentateur (3) ,  i l  s t  interroge sur Ia

" fu reur  i conoc las te"  avec  laque l le  cer ta ins  s tacharnent  à  b r iser  tou tes  les
' " fo rnes"  hér i tées  du  passé.  I1  cons ta te  que l tEurope,  e t  p r inc ipa lement  1 rA1-

lemagne,  v iven t  un  tournant  de  la  c iv i l i saE ion ,  que la  vo ix  de  l thumanisme

nres t  p lus  en tendue e t  que la  soc ié té  cherche à  dé f in i r  de  nouve l les  va leurs .

Mais ,  a f f i rme- t - i l ,  beaucoup,  se  sentan t  1 ibérés  des  pr inc ipes  anc iens ,  ne

rêvent  que de  des t ruc t ion  to ta le ;  l r incer t i tude  de  1 tépoque les  pousse à  re -
je te r  touÈe espèce de  l iens .  La  jeunesse es t  par t i cu l iè rement  menacée par
r rceÈte  l iber té  t rop  précoce"  e t  c res t  en  son se in  que se  recru ten t  les  espr i ts

les plus radicaux. A la f in de son exposé, } lassermann exhorte ses auditeurs

à  rechercher  ce  qu i  do i t  êÈre  préservé  dans  l thér i tage des  généra t ions  précé-

d e n t e s ,  c e  " g r a n d  r é s e r v o i r  d e  a o ( t , r * " " ,  d e  r è g l e s ,  d e  m o e u r s  e t  d e  1 o i s . . . " ,

i l  l es  inv i te  au  respec t  des  " f 'o rmest '  qu i  se  sonÈ peu à  peu cons t i tuées  au

cours  des  s ièc les  e t  qu i  sonÈ,  à  ses  yeux ,  une "express ion  du  d iv in " .

.  Son ProPos nous  semble  en  accord  avec  la  sens ib i l i té  du  Èemps,

avec  ce  pess imisme we imar ien  qura l imenta ien t  la  c royance en  un  a f fa ib l i ssement

de l tEurope e t  la  conv ic t ion  qu ton  v iva i t  une époque déc is ive  eÈ dangereuse

de lrhistoire.  I , Iassermann se refère à ce que chacun pouvait  observer aut.our

de  so i  :  la  rad ica l i sa t ion  de  la  pensée,  La  ten ta t ion  de  la  v io lence.  On

remarque en outre la manière dont i l  oppose la t ' . forme" au "chaosrt  eÈ appel le

à  la  sauvegarde de  la  " t rad i t ion ' !  (das  Hergebrac i r te ) .  I c i  encore ,  on  peut

sans doute reconnaîÈre des thèmes de réf lexion qui,  au même momentn étaient

à  l rhonneur  chez  Hofmannstha l  e t  chéz  R.  Borchard t  (4 ) .  On vo i t ,  à  t ravers

( l ) i n  D e r  G e i s t  d e s  P i l g e r s ,

J.  I r lassermann

p .  l 3 l  .

l i es t ,  in  D ie  l i te ra r ische l , Ie1 t( 2 )

(3 )

(4 )

l.I.
P .

2 ,  1926 ,  N .  t 7 .

i n  Lebensd ienqt , p .  2 O 3  s q .

Quelques mois plus tard, Hofmannsthal proclamera que la restaurat ion de
la " ' formett  est le seul moyen de faire échec au chaos :  rrDer prozeB, von
den ich rede, ist  nichts anderes als eine konservat ive Revolut ion von
e inem Umfang,  w ie  d ie  europâ ische Gesch ich te  ihn  n ich t  kennt .  Ih r  Z ie l
ist  Form, eine neue deutsche Wirkl ichkeit ,  an der die gaîze Nat iontei lneh-
.men kônne" ,  Prosa IVrp .  413.

DieLz,
6 .
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ce discours, commenË l^ lassermann partageait  les inquiétudes et les préoccu-

pat ions  de  son temps,  conment  auss i  i l  é ta i t  sens ib le  à  ce  qu i  se  d isa i t  dans

son enEoutage.  I1  sava i t  expr imer  e t  rendre  sens ib les  les  ango isses  conte t r -

pora ines  e t  t ransmet t re  sous  une fo rme access ib le  que lques  idées  maî t resses

des mi l ieux  in te l lec tue ls  qu t i l  f réquenta i t .  CresÈ sans  doute  en  ce la  que ré -

s ide  une des  exp l i ca t ions  du  succès  de  ses  l i v res  e t  de  ses  conférences .

La  p lus  marquante  des  tournées  qur i l  en t repr i t  en  A l lemagne fu t

sans  doute  ce l1e  de  I tau tornne 1926.  11  passa drabord  par  F i i r th ,  sa  v i l le  na-

ta le ,  où  i1  fu t  reçu  o f f i c ie l lement  par  la  mun ic ipa l i té  e t  àccue i l l i  par  les

"app laud issements  nour r is  du  paÈr io t i sme loca l "  ( l ) ,  pu is  i1  gagna la  Rhénan ie

e t  la  Ruhr .  Là  se  reprodu is i t  un  phénomène à  peu près  semblab le  à  ce lu i  qu ' i l

ava i t  vécu en  lg l2 .  De nouveau,  i l  fu t  éb lou i  par  I 'ex t raord ina i re  v i ta l i té

du  pays .  11  Èrouva une A l lemagne recons t ru i te ,  conso l idée e t  par tou t  i l  se

sent i t  reçu avec "un amour vér i table".  La let tre de remerciemenE aux organi-

saÈeurs  de  son voyage donne la  mesure  de  sa  sa t is fac t ion  :  "J ta i  é té  l fob je t

de  tan t  d rhosp i ta l iÈé ,  j ta i  rencont ré  tan t  de  personnes syrnpath iques  que je

me sens  par t i cu l iè rement  reconna issant  à  ceEte  rég ion  de  ma pat r ie "  (2 ) .  A

1a même date ,  beaucoup drau t res  le t t res  t radu isent  son a t tachement  à  1 tA1 le-

m a g n e  o ù ,  d i t - i l ,  o n  s e n t  p a r t o u È  " l e  t r a v a i l ,  l e s  i d é e s r ( . . . )  l a  d é t e r m i n a t i o n

et  un  deven i r  incer ta in"  (3 ) .  Les  dern ie rs  mots  mont ren t  gue l ^ lassermann es t

luc ide  ;  son  en thous iasme ne l raveug le  pas  e t ,  der r iè re  la  façade br i l lan te

de la  "Prosper i tâ t " ,  i l  perço i t  les  incer t i tudes  qu i  pèsent  sur  son pays .

Comme nous Ie verrons plus loin,  i l  a recuei l l i  au bours de ce voyage une

mul t i tude  de  rense ignements  qu i  composeront  I t image complexe de  I 'A l lemagne

dans L 'A f fa i re  Maur iz ius .

Trois ans plus tard, en - févr ier 1929, i1- se rendit  de nouveau en

Rhénan ie .  Le  r6c i t  qu t i l  a  fa i t  de  ce t te  tournée met  en  év idence la  na ture

des  échanges qu t i l  souha i ta i t  en t re ten i r  avec  le  pub l i c  a l lemand.  De p lus  en

p l u s ,  s o n  r ô l e  d e  " g u i d e  m o r a l "  s t i m p o s e  à  l u i ;  i l  é c r i t  à  c e  s u j e t  à  H a n s

Auf r ich t  :  "Ma v ie  se  charge( . . . )d tex igences  tou jours  p lus  nombreuses .  11  fau t

( l )  A  M a r t a

(2)  13.xr r .

(3) A Marta

Kar lwe is ,  inéd i t r  l ' ta rbach ,73  215 8 .

1926, inédit ,  Marbach rDepos i t  u m,

K a r l w e i s ,  2 1 . x . 1 9 2 6 ,  i n é d i t r M a r b a c h r T 3 2 t5  15 .
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que je  so is  confesseur ,  gu ide ,  p rophète ,  pédagogue e t  conse i l le r .  Je  devra is

renoncer à touÈe product ion pour ne pas être infér i .eur à cette tâcherr ( l ) .

E f fec t i vement ,  dès  ces  années- là ,  une fou le  de  cor respondants  s radressent  à

lu i  ;  lec teurs  enËhous ias tes ,  écr iva ins  débutan ts  ou  jeunes  gens  en  p le in

désar ro i  mora l ,  i l s  a t tendent  des  conse i ls ,  le  réconfor t  ou  s imp lement  des

préc is ions  sur  te l  ou  te l  l i v re .  Pour  Wassermann,  le  char rp .de  la  v ie  pub l i -

que ne  cesse de  s té la rg i r  ;  les  tâches  de  cor respondance dev iennent  envah is -

santes ,  ma is  i l  s ty  consacre  avec  Ie  sent iment  d taccompl i r  une miss ion .  I1

es t  persuadé qu t i l  a  réuss i  à  susc i te r  ce t te  " résonance la rge  e t  p ro fonde

de tou t  un  monde"  sans  laque l le ,  a f f i rma i t - i l  en  l92 l  dans  Mein  Weg,  un  ro -

manc ier  ne  saura i t  v iv re  "  (2 ) .

( l )  l l . I I I . 1 9 2 9 ,  i n é d i t r M a r b a c h r T  3  1 9 8 .

(2) Les archives de Marbach conservent un grand nombre de let tres qui prou-
vent à quel point Wassermann prenait  au sér ieux ce rôle de guide et de
c o n s e i l l e r .
Nous c i tons  ic i  deux  exemples  s ign i f i ca t i f s  :  le  28 .V.1925,  Wassermann
écr i t  à  un  jeune au teur  :  t t l ch  habe lh re  Arbe i t  ge lesen,  es  spr ichÈ s ich
darin eine entschiedene Begabung aus. Sie haben Geschmack, verstehen, eine
F igur  zu  umre ipen,  es  i s t  s t i l i s t i sche Fâh igke i t  vorhanden,  e in  gewisser
l le i tb l i ck ,  Empf indung f t r  Landschaf t ,  nur  b le ib t  der  S to f f  e in  wen ig  zu
sehr  in  der  F lâche.  Es  is t ,  schwer  nach d ieser  e inen Probe mapgeb l ich  zu
urtei len, es ist  noch schwerer f i i r  nich, in den nâchsten Monaten mehr zu
lesen, da ich bis zur Rat losigkeit  von Korrespondenzen und auch von Manu-

skr ipten i iberschwernmt bin. Interessieren wûrde nich lhr Al ter.  Ich schâtze
Sie zwischen 25 u. 30 Jahre. Ich verspreche mir v iel  von Ihrer Entwicklung,
w e n n m i c h d i e s e V e r m u t u n g n i c h t t â u s c h t ' ' , @ - D e p o s i t u m ) P a r f o i s . d a n s
1es périodes dtaccablemenÈ, l r insista.r .e dG-.f f iur provoquait  un mou-
vement dthumeur :  "Sie mûssen sich mit  dem Buch abf inden, ohne jedesmal

se inen Autor  in  Cont r ibu t ion  zu  se tzen.  S te l len  S ie  s ich  d ie  Lage vor ,
die fûr mich eintrâte, wenn al le die Hunderte von Menschen, die in der-
selben Bedrângnis wie Sie und ebenso stûrmisch fordernd zu mir kâmen, um
s ich  persôn l i chen Aufsch lup  zu  ho len  :  i ch  hâ t te  ke in  Leben mehr ' )  5 .X I I .
1929,  Marbach,  Depos i tum.

r
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LA CONSECRATION INTERNATIONALE

A 1ré t ranger  auss i ,  1 récho que susc i te  son oeuvre  va  grand issant

et les marques de sympathie aff luent des pays lointains ;  les traduct ions

succèdent  aux  t raduc t ions  ( l ) .  Seu ls  les  pays  la t ins  se  mont ren t  réservés

et  1a  France res te  même longtemps inaccess ib le .

D è s  1 9 2 4  l l a s s e r m a n n  s ' i n q u i è t e  d e  c e t  é t a t  d e  f a î t 1 '  " i l  e s t

é t range i  écr i t - i l ,  "que la  France so i t  le  seu l  pays  où  aucun de  mes l i v res

n ' a i t  e n c o r e  é t é  t r a d u î t t ' ( z ) .  I 1  e s t  p e r s u a d é  q u e  " c r e s t  l e  t e r r a i n  l e  p l u s

d i f f i c i le  pour  les  au teurs  a l lemands e t  que tou te  démarche do i t  ê t re  b ien

p e s é e "  ( 3 ) .

Jusqurà  ce t te  daÈe,  i l  connaî t  ma l  no t re  pays  où  i l  n ta  fa iÈ  que

que lques  rap ides  sé jours  de  vacances .  I1  en  a  une v is ion  sËéréotypée,  à  b ien

d e s  é g a r d s  r o m a n e s q u e  e t  a r t i f i c i e l l e ,  t e l l e  q u t e l l e  e s t  s a n s  d o u t e  a s s e z

répandue parmi ses lecteurs al lemands à La même époque. Les Èableaux de la

v ie  par is ienne qu t i l  a  donnés en  lg lTdans LrHomrne de  4O Ans sont  d tune con-

vent ion vér i tablernent aff l igeante. Le héros Sylvester von Erf f t  v i t  dans la

cap i ta le  f rança ise  une sér ie  d raventures  rocambol -esques.  Par is  l radopte  immé-

d ia tement  parce  qu ' i l  sa i t  s 'hab i l le r ,  par le r  dans  les  sa lons  e t  dépenser  beau-

coup d 'a rgent ( . . . )  Comme i l  se  do i t ,  i l  l oge  au  Quar t ie r  la t in  où ,  D ieu  seu l

sa iË  pourquo i ,  son  ex isÈence dev ien t  "une chaîne  in in te r rompue de d iver t i sse-

ments" (4),  une fête permanente ;  i l  découvre tous les " l ieux de débauche" où

la  soc ié té  par is ienne cherche à  assouv i r  une éÈerne l le  so i f  de  p la is i r  (5 ) .

( l )  La bibl iothèque personnel le de l^ lassermann conservée à la Sta<itTr ibLiothek.
de Nuremberg cont ient 1 'essent iel  des traduct ions étrangères EEJÏEGrres.
On cons ta te  que le  succès  é ta i t  -e f fec t i vement  mond ia l .  La  d i f fus ion  des
romans étai t  part icul ièrement importante dans les pays anglo-saxons ainsi
qu ten  Ho l lande,  Po logne,  Hongr ie . . .  Par  cont re ,  on  Èrouve re la t i vement  peu
de t raduc t ions  espagno les ,  i ta l iennes  e t  f rança ises .

(2 )  24 . Ix .1924,  inéd i t ,Marbach,  Depos i tum.

(3)  24 .XI .1925,  ib id .  En réa l i té ,  la  s i tua t ion  de  l lassermann nres t  pas  un ique.
A 1 'époque,  T-e  pub l i c  f rança is  man i fes ta i t ,  peu d ' in té rê t  pour  la  l i t té ra tu re
al lemande en général .

(4 )  L rHomme de 40  Ans,  p .  82 .

( 5 )  I b i d . ,  p .  84 .
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Chez un  au teur  qu i  a  lu  Hugo,  Zo1-a  e t  Maupassant ,  qu i  s res t  p roposé

dt im i te r  Ba lzac  e t  d técr i re  une "Comédie  humaine" ,  ces  évocat ions  ne  la issent  r

pas  de  surprendre .  En réa1 i té  l , lassermann a  pu isé  auss i  à  d rau t res  sources  e t

sa  v is ion  romanesque de  Par is  esË révé la t r i ce  de  son te rnpérament .  I1  es t  nour r i

de  cer ta ins  c l i chés  popu la i res  e t  d tune l i t té ra tu re  moins  ex igeante  que ce l le

des  grands  romanc iers  f rança is  du  l9ème s ièc le .  11  a  lu  Ba lzac ,  ma is  d tau l res

auteurs  occupent  une p lace  de  cho ix  sur  les  rayons  de  sa  b ib l io thèque.  Des t i -

t res  de  Maur ice  Leb lanc  e t  de  GasÈon Leroux  t rah issent  son goût  pour  1e  roman

po l ic ie r ,  des  l i v res  de  Fernand F leure t  vo is inent  avec  ceux  de  C lément  Vaute l .

P lus ièurs  vo lumes d 'Eugène Sue,  les  Mémoi res  de  V idocq e t  1es  Mémoi res  de  Mon-

s ieur  C laude,  Chef  de  la  Po l i ce  de  Sûre té  sous  1e  second Empi re ,  témoigent  d 'un

penchant  carac tér isé  pour  la  l i t té ra tu re  du  second rayon.  I1  es t  cer ta in  que,

chez l , Iassermann, la vis ion de Paris et.  de la France a êtê largement condit ion-

née par  ces  lec tu res .  Ces  images romanesques préva len t  encore  en  1925,  quand

i l  se  rend à  Par is  pour  la  p remiàre  fo is .  11  écr i t  à  Hans Auf r i ch t ,  le  lende-

rna in  de  son ar r i vée ,  que lques  l ignes  s ign i f i ca t i ves  :  "Cet te  v i1 le  es t  un  Eons-

t re ,  un  monst re  avec  une be1 le  four ru re( . . . )qn i  vous .aveug le  e t  déch i re  vos

n e r f s ( . . . )  R i e n  n e  s e  d e s s i n e  p o u r  l e s  È r a d u c t i o n s .  P e r s o n n e  n e  b o u g e ( . . . ) J e  s u i s

ic i  un  voyageur  a l lemand conme des  rn i l l i e rs  d rau t res .  Ma lheureusement ,  ce  mon-

de es t  perdu  pour  nous  "  ( l )

Cet te  c i ta t ion  mont re  à  que l  po in t  l lassermann se  sent  encore  mal

à  1 ' a i s e  e n  F r a n c e ;  i l  a  l f i m p r e s s i o n  d t u n  m o n d e  é t r a n g e r ,  d i f f i c i l e m e n t  a c c e s -

s ib le .  Son oeuvre  es t  encore  mal  connue chez  nous ,  conme s t i l  ex is ta i t  une

sorÈe d ' inconpat ib i l i té  en t re  le  tempérament  e t  les  p réoccupat ions  du  pub l ic

f rança is  e t  sa  producÈion  romanesquer .  sombre ,  d ispersée,  que lquefo is  tou f fue

et  é t ro i tement  L iée  aux  réa l i tés  a l lemandes.  Tout  ce la  exp l ique la  da te  ta r -

d ive  à  laque l le  ses  l i v res  on t  é té  t radu i ts  dans  no t re  langue.

Ce premier  sé jour  à  Par is  d iss ipe  b ien  des  rna len tendusS l , lassermann

rencont re  Char les  Du Bos e t  André  Gide ,  nouant  a ins i  des  re la t ions  avec  les

mi l ieux  de  la  Nouve l le  Revue França ise .  A  par t i r  de  ce t te  da te ,  son  in té rê t

pour  la  France e t  son  dés i r  d ry  ê t re  pub l ié  sont  p lus  v i fs ,  i l  parv ien t  à  une

v is ion  p lus  jusÈe des  réa l i tés  f rança ises ,  sur tou t  de  la  v ie  in te l lec tue l le .

En septembre 1926, i l  entre au iomité de la Société franco-al lemande et en

( I )  2 3 . ï V . 1 9 2 6 ,  i n é d i t , M a r b a c h l 7 3  1 9 5  4  -
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fév r ie r  1928 i l  es t  chargé de  prononcer  le  d iscours  d rusage à  l roccas ion  de

La récept ion  d 'un  écr iva in  f rança is  à  la  Chambre  des  députés  de  Prusse ( l ) .

Après  avo i r  sa lué  la  f in  d tun  " funes te  malen tendu h is to r iquet '  qu i  a  séparé  la

France e t  l rA l lemagne pendant  des  s ièc1es ,  i1  consacre  l ressent ie l  de  son

propos  à  la  l i t té ra tu re  f rança ise ,  au  rô le  fo rmateur  qu te l le  a  joué pour  lu i -

même et pour les écr ivains al lemands en général  (2)

Pour tanÈ,  1 téd i t ion  de  ses  oeuvres  en  France ne  fu t  pas  chose fac i le .

Les  premières  démarches  semblen t  avo i r  é té  e f fec tuées  en  1924 par  Marce l  Pré-

vos t ,  ma is  ce  nres t  qu 'en  l93O que le  p remier  ouvrage de  I . lasSermann fu t  pub l ié

en f rança is .  Pendant  s ix  ans ,  aucun t raduc teur  ne  parv in t  à  s tassurer  le  con-

c o u r s  d ' u n e  m a i s o n  d ' é d i t i o n  f r a n ç a i s e  e t  i l  f a l l u t  l t a p p u i  e t  l a  p e r s é v é r a n c e

de Char les  Du Bos,  d 'Edmond Ja loux  (3 )  eÈ de  Fé l i x  BerLaux  pour  que la  l ib ra i -

r ie  P lon  éd i tâ t  L rAf fa i re  Maur iz ius  (4 ) .  Dans une in t roduc t ion  au  roman,  le

c r i t ique  e t  écr iva in  su isse  Maur ice  Mure t  dé f in issa i t  1e  tempéramenÈ eÈ Ie

s ty le  de  Wassermann.  I1  aver t i ssa i t  les  lec teurs  de  langue f rança ise  qu t i l s

a l la ien t  découvr i r  " le  romanc ier  des  po in ts  d ' in t .e r rogat ion  contempora insr . . .

l rau teur  a l lemand de beaucoup le  p lus  robus te ,  le  p lus  o r ig ina l  e t  le  p lus

in té ressant  de  no t re  époque" ,  ma is  qu t i l  faudra i t  s thab i tuer  à  "sa  sombre

poés ie { . . . J ,  à  son âme tourmentée e t  fa rouche,  à  (une oeuvre)  un  peu chaot ique,

tou te  en  conËrasEes e t  paroxysmes" .  A ins i ,  Maur ice  Mure t  donna i t - i l  peu t -ô t re

une exp l i ca t ion  d€  1  |  in té rê t  ta rd i f  man i fes té  par  les  éd i teurs  f rança is .

( l )  Rede tber die deutsch-franzôsische Vegtândigung. Gesprochen im l lerrenhaus

(2)  "Franzôs ische L i te ra tu r  war  s te ts  e in  ver fûhrer isch-he i te res  Er lebn is  f i i r
den gebi ldeten Deutschen, in vielen Fâl1en auch ein profundes und umwandeln-
des ,  das  se ine  Er fahrung bere icher te ,  se inen Formens inn  erzog und ihn  a ls
I , t rel tbtrger beglaubigte. I , las ich und ein ganzer Kreis von Mitschaffenden ihr
verdanken, das auch nur anzudeuten, wi i rde Ihre Geduld erschôpfen und die
mi r  gewâhr te  Ze i t  we i t  ûberschre i ten" ,  ib id . ,  p .  423.

(3 )  Mar ta  Kar lwe is  é ta i t  la  t raducÈr ice  drEdmond Ja loux .

(4 )  Traduc t ion  de  J .  G.  Gu idau,  in t roduc t ion  de  Maur ice  Mure t .  A  par t i r  de
1930,  beaucoup drau t res  oeuvres  fu ren t  t radu i tes  en  f rança is  :  Gaspard
Hauser ,  Chr is t ian  l {ahnschaf fe ,  Ober l in ,  E tze l  AndergasÈ,  U l r ique,  Faber ,
Les  Ju i fs  de  Z i rndor f .
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Les espérances  que l " Iassermann p laça i t  dans  ce  l - i v re  ( l )  é ta ien t  jus t i f iées .

LrAffaire Mauriz ius connut et connaît  encore chez nous un succès réel.

L 'accue i l  du  pub l ic  amér ica in  fu t  par 'con t re  à  la  mesure  des  espé-

rances  de  l fau teur .  Après  Chr is t ian  Wahnschaf fe ,  d tau t res  l i v res ,  Faber  e t

U l r i ke  t r {oy t i ch  en  par t i cu l ie r ,  con f i rmèrent  les  succès  in i t iaux  e t  t rès  v i te

Llassermann reçuÈ pl-usieurs invi tat ions à se rendre aux Etats-Unis.  Le projet

d tun  voyage pr i t  dé f in i t i vement  corps  en  novembre  1925 avec  f  inv i ta t ion

dtHenry  Go ldmann,  r i che  A. rnér ica in ,  d 'o r ig ine  a l lemande par  son père ,  qu i  vou-

la i t  permet t re  à  un  grand écr iva in  a l lemand de connaî t re  t 'eÀér ique.  Le  voyage

eut  l ieu  au  début  de  l rannée 1927.

Cet intérêt de I . Iassermann pour l rAmérique ne représente pas une

at t iÈude iso lée ;  i l  peu t  se  comprendre  e t  s fexp l iquer  à  par t i r  des  préoccupa-

t ions  généra les  de  1 'époque.  Dans I 'Europe d 'a lo rs  e t  p lus  par t i cu l iè rement

en A l lemagne,  sorÈ ie  va incue du  conf l i t  a rmé,  le  monde amér ica in  exerce  une

fasc ina t ion  ou  du  moins .  i l  con t ra in t  chacun à  s r in te r roger .  L ren t rée  en

guer re  des  Eta ts -Un is  a  révé lé  une pu issance nouve l le  qu i  a  pesé de  tou t  son

p o i d s ,  m i l i t a i r e  e t  p o l i t i q u e ,  s u r  l r i s s u e  d e s  h o s t i l i t é s .  A l o r s  q u e  l e s  p a y s

européens ont été vidés de leur substance hurnaine et pr ivés de leur poEenÈiel

économique,  l rAmér ique es t  capab le  de  ven i r  en  a ide  à  1 'A l lemagne,  e1 le  lu i

accorde des  c réd i ts  dans  le  cadre  des  p lans  Dawes e t  Young.  E l le  appara î t  p lus

s tab le ,  p lus  fo r te  e t  p lus  sûre  dre l le -même que l fEurope minée par  le  doute

e È  p e r s u a d é e  q u ' e l l e  e s t  p r o r n i s e  a u  d é c l i n .  C e r t e s ,  â  p a r t i r  d e  1 9 2 4 r  1 r A l l e -

magàe se  re1ève,  du  moins  économiquement ,  de .ses  ru ines ;  ma is  la  "Prosper i tâ t . "

ne  s 'exp l ique que par  la  dépendance de  1 'Amér ique e t  par  I ' im i ta t ion  du  modè le

amér ica in .  Les  grands  konzerns  qu i  s réd i f ien t  a lo rs ,  l t indus t r ia l i sa t ion ,  la

ra t iona l i sa t ion  des  rné thodes de  produc t ion ,  le  t rava i l  à  la  chaîne ,  touE sem-

b le  p lacé  sous  le  s igne de  ce  qu ton  peut .  appe ler  " l ramér ican isme" .  La  v ie  quo-

t . id ienne el le-même n'échappe pas à ce phénomène; que I ton songe seulemenÈ aux

danses  nouve l les ,  aux  magas ins ,  à  la  pub l i c i té  e t  au  c inéma.  Cres t  b ien  dra i l -

leurs cette impression que l^ lassermann ressent en 1926, lors de son voyage dans

Ia Ruhr

de la  pub l i ca t ion  de
" Ich  ho f fe ,  daB das
ist  ein l -anggehegÈer
nrerden" ,  24  .TT.  1930,

( l )  Wassermann écr i t  lo rs
l fA f fa i re  Maur iz ius  :
@s
gehôrt  und gelesen zu

la  Èraduc t ion  f rança ise  de
Buch beim franzôsischen Publ ikum

Ilunsch von mir, in Frankreich
inéi l i t  Marbach Dep.
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Très  v i te  se  dess ine  en  A l lemagne un  changemeùt ,d ta t t i tude  à
1régard  de  l rAmér ique,  par t i cu l iè rement l  chez  les  in te l lec tue ls .  AvanË la
guer rer  Pêu drécr iva ins  s 'éÈa ien t  in té ressés  au  monde amér iea in .  Quands i l s

voyagea ien t ,  ce  qu ' i1s  fa isa ien t  f réquemment ,  i l s  se  renda ien t  de  pré férence

en l ta l ie ,  en  Su isse  e t  en  Scand inav ie .  On no ta i t  év ider rm. r r t  qu" tques  excep-
t ions  :  H .  Hesse é ta i t .  a l lé  aux  Indes  e t  Bernard  Ke l le rmann,  d ta i l leurs  na-
t i f  de Fi i r th comrre l" Iassermann, avait  voyagé au Japon et aux Etats-Unis.  Son

Eoman Der  Tunne l  (1912)  lu i  ava iÈ  é té  insp i ré  par  ce  voyage ( l ) .  De même le

l i v re  de  Kafka  Aner ika ,  pâru  en  1927,  ava i t  é té  conçu en  grande par t ie  avant

l a  g u e r r e ,  p u i s q u t u n  c h a p i t r e  e n t i e r ,  D e r  H e i z e r ,  f u t  ê d i t é  e n  1 9 1 3 ,  m a i s

l t i rnage de  I tAmér ique y  é ta i t  en t iè rement  reconsÈru i te  à  par t i r  de  réc i ts  e t

de  documents  d ivers .  A  la  ve i l le  du  conf l i t ,  que lques  l i v res  documenta i res

ava ien t  é té  pub l iés  sur  les  E ta ts -Un is  (2 ) ,  ma is  on  peut  a f f i rmer  que jusqu 'en

l9 l4  I tAmér ique res ta i t  pour  les  in te l lec tue ls  a l lemands un  cont : inen t  re la -

t ivement mal exploré. A part i r  de 1920-1925 par contre, de nombreuses études

paraissent qui témoignent drun intérêt t tor j . reau (3).  Quand l lassermann s'embar-

que pour  l rAmér ique le  28  janv ie r  1927,  i l  obé i t  à  une tendance de  son temps,

rna is  i l  es t  auss i  le  p remier  des  grands  au teurs  a l lemands à  en t reprendre  ce

voyage

Depu is  des  années dé jà ,  l tAmér ique fa isa i t  par t ie  de  ses  préoccu-

pat ions .  Sans  doute  y  voya i t - i l  un  vas te  marché pour  sa  produc t ion ,  ma is  I t in -

té rê t  in te l lec tue l  é ta i t  indén iab le .  En tan t  qurhomme européen,  désor ien té

par  la  guer re ,  i l  s r in te r rogea i t  sur  J -es  rappot ts  du  v ieux  cont inenË avec

l rAmér ique e t  on  t rouve ' . t rès  tô t  dans  ses  écr i t s  des  t races  de  ce t te  ré f1e-

x ion .

La

t ion du monde

nouve l l e  De r  unbekann te  Gas t rde

amér ica in  (4 )  qu i ,  quo ique peu

1920 cont ien t  dé jà  une descr ip -

é laborée,  an t ic ipe  sur  les  ana-

( l )  Ke l le rmann imag ine  la  cons t ruc t ion  drun  tunne l  en t re  l rAmér ique e t  l tEuro-
Pe;  son l i v re  ouvre  des  perspec t ives  sur  le  monde amér ica in ,  l t indus t r ia -
l i sa t ion ,  les  p ro jb ts  g igantesquesr  les  méthodes de  t rava i l  e t  de  produc-
t i o n .

(2) Par exemple :  Arthur
amerikanische Gesicht

Amer ika  heute  und morgen,  l9 l2  e t  Das

: J-. Hirsch ,  Das  amer ika-
Ge ld  und Ge is t .  V f i -WÏssen

Hol i t s ,cher ,
,  1 9 1 6 .

(3 )  Parmi  une mul t i tude  de  t i t res ,  on  peut  c i te r
nische I , I i rEschaftswunder,  lg25 ;  l t .  .1.  Bonn,
und l . lerden der amerikanischen Welt  ,  lgZT ;  K.
Etziehung in Amerika, 1927.

(4) Wendekreis. '  I ,  p.  25-26:



lyses déf ini t ives que fera l {assermann au terme de son voyage. t t l , tétranger",

un des personnages de la nouvel le,  a vécu aux Etats-Unis ;  i l  présente ce

pays comne une jungle sociale où seul le travai l  et  l rargent gagné garant is-

sent  le  sa lu t ,  où  l tac t i v i té  mercânt i le  résume tou te  l tex is tence.  Dé jà  i l

est quest ion des abattoirs de Chicago et des pr isons oi i  les détenus vivent

dans des condit ions inhurîair les. Tous ces moti fs se retrouveronÈ, approfondis

e t  d é v e l o p p é s ,  d a n s  L t A f f a i r e  M a u r i z i u s .  C ' e s t  l e  p r e m i e r  a s p e c t ,  n é g a t i f ,

de  f t image de  l rAnér ique que se  fa isa i t  l . lassermann avant  son voyage.  Ma is

dès  ce t te  époque i I  y  ava i t  auss i  dans  sa  pensée des  appréc ia t ions  pos i t i -

ves .  11  a f f i rma i t  en  1926,  dans  1e  d iscours  Auf lôsung der  Form,  gu€ tous  " les

jugements  qu i  on t  cours  chez  nous  sur  l tAmér ique sonÈ des  p ié jugés"  parce  que,

en  réa l i té ,  "une nouve l le  un iÈé,  une nouve l le  soc ié té ,  de  nouveaux idéaux

soc iaux  e t  une nouve l le  concept ion  de  l tE ta t "  ( l )  son t  en  t ra in  de  s 'é laborer

là-bas. LfArnérique lui  apparais.sai t  comme un monde bât i  sur dtautres normes

presque conme un monde hos t i le ,  ma is  auss i  cor lme un poss ib le  nodè le  pour  l ta -

ven i r .  Ces  idéesr  la rgement  répandues à  1 'époque,  se  t rouvent  conf i rmées Èout

au long du voyage.

Wassermann est resté plus de deux rnois aux EÈats-Unis (2) '  du 9

févr ie r  au  13  avr i l  1927.  I1  a  fa i t  d rabord  un  long sé jour  à  New-York  jusqu 'au

début  du  mois  de  mars  ;  t raversant  ensu i - te  le  pays ,  i l  a  v is i té  Ch icago,  pu is

l t O u e s t ,  l r A r i z o n a ,  l a  C a l i f o r n i e g  i l  a  v u  L o s  A n g e l e s ,  S a n  F r a n c i s c o ,  P a s a -

dena e t  Ho l lywood.  DébuÈ avr i l ,  i l  a  de  nouveau rés idé  sur  la  cô te  es t ,  à

ph i lade lph ie  eÈ à  New-York .  Son sé jour ,  su f f i samment  long e t  b ien  or 'gan isé ,

Iu i  a  permis  de  découvr i r  des  aspec ts  var iés  du  pays  e t  de  la  soc ié té  amér i -

ca ine .  Dans les  un ivers i tés  où  i l  a  p r is  la  paro le ,  à  Co lumbia ,  à  Berke ley ,

i l  a  eu  des  contac ts  p r iv i lég iés  avec  la  jeunesse.  A  p lus ieurs  rePr ises ,  i l

a  rencont ré  des  personna l i tés  de  la  v ie  amér ica ine ,  in te l lec tue ls ,  indus t r ie ls

e t  hommes po l i t iques .  Une des  rencont res  qu i  semble  I tavo i r  1e  p lus  marqué

étan t  ce l le  de  Cha im I^ re i tzmann,  p rés ident  des  assoc iaÈ ions  s ion isÈes (3 ) .

( l )  L e b e n s d i e n s t ,  p .  2 O 5 .

(2) Nous nous fondons ic i  sur le réci t  de son
sa cor respondance,  a ins i  que sur  le  l i v re
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voyage que fai t  l {assermann dans
de Mar ta  Kar lwe is ,  E ine  Frau

reist  durch Arnerika 1928.

I . Iassermann a noté alors :  rrDie Unterhaltung mit  dem sehr bedeutenden Mann

habe ich besonders f ix iert  undsie wâre an besondertrStel le einrsal  auszuf i ih-

r"rr"  (L"b=r,"9i . t" t ,  P. 80).  Cette conversat ion avec '  l le i tzmann ne sem-

Ute ceffidarrt-pas a.rôi= 
"*"né 

llassermann à modifier son qoint d_e vue sur

le  s ion isme.  tJe i tzmann fu t  le  p remier  p rés ident  de  l - 'E ta t  d ' I s ra? l l .

(3 )
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LrAurér ique lu i  a  rêvê Ié  sa  pu issance économique e t  ses  poss ib i l i tés  humaines .  -

in f in ies ,  ma is  auss i  ses  fo rmidab les  inéga l i tés  soc ia les .  Parmi  tou tes  les

v i l les  qu f i l  a  v is i tées ,  New-York  eÈ Ch icago sonË ce l les  qu i  on t  le  p lus  f rappé

son imag ina t ion  e t  choqué sa  sens ib i l i té .  En tan t  qu thumanis te  européen,  i l

a  ê té  heur té  par  Ie  matér ia l i sme,  par  le  mépr is  des  va leurs  sp i r i tue l les ,  le

ra,cisme et la violence ;  mais en tant qu'Européen conscient de vivre un tour-

nant  de  la  c iv i l i sa t ion ,  i l  a  é té  sédu i t  par  cer ta ins  aspec ts  de  la  v ie  amé-

r ica iner  pâr  la  f ra îcheur  e t  la  récept iv i té  de  Ia  jeunesse en  qu i  i l  a  c ru

reconnaî t re  un  pub l ic  idéa l r  par  les  perspec t ives  in f in ies  qu i  s rouvren t  dans

un monde en train de naître.

Son voyage n ta  dons  pas  levé  les  ambigu i tés  in i t ia les ,  i l  1es  a

au cont ra i re  conf i rmées.  Au sent iment  d 'ê t re  éÈranger  à  ce t  un ivers ,  s toppose

une manière de rêve américain. Sur le paquebot qui le ramène en Europe, I . Ias-

sermann écr i t  à  Hans Auf r i ch t  :  "Pour  des  gens  comme moi ,  c res t  un  ex i l  sans

espo i r  "  ( l ) .  Ma is  qure lques  jours  p lus  ta rd-  i I  a f f i rme dans  une in te rv iew

recue i l l i e  par  l J i1 ly  É" t "  q , r .  nous  devons  rév iser  tou tes  nos  idées  préconçues

et  qu 'un  "nouveau Èype d fhomme,  bon e t  sa in ,  es t  en  t ra in  de  s té laborer  là -bas .

On ne le  vo i t  pas  se  fo rmer  sp i r i tue l lement ,  ma is  avant  qu t i l  a i t  a t te in t  son

p le in  épanou issement  phys ique,  i1  aura  acqu is  son propre  espr i t  nouveau"  (2 ) .

t r r lassermann esÈ par tagé en t re  des  sent iments  cont ra i res  ;  à  ce t te  da te ,  cepen-

dant ,  i l  veu t  encore  fa i re  conf iance à  la  v ie i l le  c iv i l i sa t ion  européenne,  i l

se  re fuse  à  c ro i re  que " l tamér ican isme"  so i t  no t re  des t in  iné luc tab le ,  i1  pen-

se  même que 1 'Europe peut  appor te r  à  l rAmér ique ce t  espr i t  qu i  lu i  fa i t  dé fau t .

On d is t ingue ic i  le  po in t  de  concept ion  d 'une des  f igures  cent ra les

de L 'A f fa i re  Maur iz ius ,  I {a remme-L la rschauer  (3 ) ,  e t  l ramorce  de  tou te  l -a  ré -

f lex ion  sur  les  rappor ts  de  l rEurope e t  de  l rAmér ique qu i  cons t i tue  p lus ieurs

chapitres du roman. Ainsi  le voyage de l , Iassermann débouche sur la créat ion

l i t té ra i re ,  l fau teur  cherche à  incorporer  ses  expér iences  e t  les  données du

ternps à son univers romanesque. A aucune autre époque de son existence, bio-

( l )  2 l . r v .  t 927 ,  i n G e r m a n  l i f e  a n d  l e t Ë e r s  3 1 1 9 4 9 /  1 9 5 0 , p .  l 3 l

(2 )  J .  I {assermann erzâh l t  von  se iner  Amer ikare ise ,  D ie  L i te rar ische I , Ie l t  3 ,
1 9 2 7  N .  2 O ,  p .  l - 2 .

(3) Dans le roman, I.Iarenrne-I.tarschauer entreprend une
pour  y  p ropager  I 'espr i t  de  l rEurope.  I l  échoue

croisade au Nouveau Monde
dans sa  ten ta t i ve .



graph ie ,  ac tua l i té  e t

que durant ces années

créat ion  l i t té ra r re

1924-1929 où sa vie

nron t  é té  auss i

publ ique a êtê
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int inement nê1ées

dtune grande r i chesse.

La

Maur iz ius en

LA GENESE DE LIAFFAIRE MAURIZIUS

pér iode 1924-1928 es t  dominée par  1a  pub l ica t ion

févr ie r  1928.  Ce roman re fègue dans  l rombre  Èout

produc t ion  e t ,

de  t rans i t ion .

couparé  à  lu i ,  Laud in  e t  les  S iens  (1925)  fa i t  f igure  de  l i v re

Lrh is to i re  de  l ravo .ca t  Laud in  p ro longe en  e f fe t  cer ta ins  thèmes de

Faber  ou  les  Années perdues ,  e t  d 'abord  le  thème de I ' i den t i té .  Au re tour  de

la  guer re  e t  dL  la  capt iv i té ,  l ta rch i tec te  Faber  ne  se  comprena i t  p lus  lu i -

même,  i l  ava i t  perdu  tou t  con tac t  avec  sa  fami l le  e t  avec  la  soc ié té ;  de  même

Laud in  v i t  un  moment  c r i t ique  de  son ex is tence.  11  a  é té  jusque- là  un  avocat

scrupu leux ,  respec tueux  des  lo is  e t  un  mar i  exempla i re  ;  souda in  i l  s taper -

çoi t  que son existence pourrai t  être tout autre ;  un temps durant i l  devient

l ravocat  des  mauva ises  causes  e t  se  coupe de  sa  fami l le .  Le  roman reprend donc

auss i  le  thème du mar iage :  conme Faber ,  i l  raconte  1 'h is to i re  d 'un  coup le

qu i  se  dé fa i t ,  pu is  se  recons t i tue  sur  des  bases  nouve l les .  La  pro fess ion  de

Laud in ,  avocat  spéc ia l i sé  dans  les  ques t ions  du  mar iage,  permet  à  I 'au teur  de

présenter  d i f fé ren tes  s i tua t ions ,  d i f fé ren ts  "cas  de  d ivorce"  soumis  à  la  jus -

t i ce  e t  d ré tud ie r  ces  prob lèmes sous  des  éc la i rages  var iés

Mais  Laud in  e t  les  S iens  annonce auss i  L rAf fa i re  Maur iz ius .  Nous

y  t rouvons ,  la rgement  exp lo i té ,  le  rqo t i f  du  conf l i t  des  généra t ions  e t  le  dé-

b u È  d ' u n e  r é f l e x i o n  s u r  l e  d r o i t  e t  l a  j u s t i c e .  M a r l e n e  L a u d i n ,  f i l l e  d e  1 ' a -

vocat ,  es t  une représentan te  de  ce t te  jeunesse a l lemande que Wassennann s ra t -

tachera  in lassab lement  à  dépe indre  à  t ravers  1e  personnage drEtze l  Andergas t .

Quant  à  la  c r i t ique  du  dro i t  e t  de  la  jus t i ce ,  e l le  es t  i c i  le  po in t  d 'abou-

t i ssement  des  cons idéra t ions  sur  le  mar iage.  Dans son ex is tence personne l le

comne dans  l texerc ice  de  sa  pro fess ion ,  l ravocaÈ se  persuade que le  mar iage

es t  le  modè le  de  nos  ins t i tu t ions  v ie i l l i es  e t  f igées  qu i  ne  cor respondent

plus aux aspirat ions de l thomme moderne et doivent par conséguent évoluer.

Poursu ivant  sa  ré f lex ion ,  i l  f in i t  par  met t re  en  cause tou t  1 féd i f i ce  des  lo is ,

parpercevoir  l -eurs insuff isances, leur inadaptaEion au monde conternporain.

d e  L ' A f f a i i e

l e  r e s t e  d e  l a
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Les sources  dr insp i ra t ion  de  I^ lassermann sont  i c i  fac i les  à  s i tuer .

El les sonÈ pour une large part  auÈobiograpniques. Laucl in à la recherche de

son ioent i té ,  c res t  l tau teur  lu i -même qu i ,  après  1 têbran lement  des  années de

guer re  e t  sen tan t  ven i r  1 fâge,  s f inÈer roge sur  sa  propre  personna l i té .  Les

autres tnèmes centraux du roman - le nariage, le couple, le divorce et Ie droi t-

témoignent également drune parenté étroiÈe entre la vie et la créat ion roma-

nesque.  L lassermann t radu i t  ses  propres  expér iences ,  ses  doutes  sur  I r ins t i t ,u -

t , ion  du  mar iage,  sa  conf ron ta t ion  avec  le  monde des  avocats ,  de  la  jus t i ce  e t

des  t r ibunaux.  0n  vo i t  conu ien t  ses  d i f f i cu l tés  fa ra i l ia les  on t  con t r ibué à  f i - '

xe r  e t  à  anp l i f ie r  dans  son oeuvre  cer ta ins  mot i fs  anc iens .  A ins i  le  thème

de la  jus t i ce  qu i  esÈ présent  dès  les  p rern ie rs  romans pu isquton  Ie  t rouve dé jà

dans Le  MoLoch,  s tappro fond i l  e t  s fenr ich i t  dans  Laud in  de  perspec t ives  e t  de

cons idéra t ions  nouve l les .  Pour  La  première  fo is ,  Wassermsnn qampê le  por t ra i t

d run  homme de lo i  e t  < iécr i t  avec  un  souc i  d texac t iÈude 1e  monde de  la  jus t i ce ,

dépassant  le  s tade de  la  s imp le  ré f lex ion  abs t . ra i te  ;  sa  pensée s r incarne dans

des personnages et dans un urr ivers appropriés. Des idi ies se précisent :  les

imper fec t ions  du  c i ro i t ,  l r in te rva l le  enÈre  le .d ro i t  e t  la  jus t i ce ,  la  f rag i l i té

< ies  témoignages e t  le  rô le  de  La  sub jec t iv i té  humaine .

Mais  le  l i v re  por te  tou t  au tanÈ la  marque de  l 'époque e t  de  l tac tua-

l i tê,  comme l-e prouve une coincidence signi f icat ive. Au moment où IJassermann

termina i t  la  rédac t ion  de  son l i v re ,  le  ph i losophe Hermann Keyser l ing  ( l )  p ré-

para i t  1 réd i t ion  drun  ouvrage co l lec t i f  sur  le  mar iage.  11  demanda â  l . lassermann

( l )  La  ré f lex ion  du  ph i losophe Hermann Keyser l ing  (1880-1946)  s 'exerça iÈ  par -
t icul ièrement sur Les phénomènes de civ iLisat ion. Dans son Reisetagebuch
e ines  Ph i losop i ren  (1919) ,  i l  ava i t  mont ré  comment  des  c iv i l i sa t ions  é t ran-
gères  - la  Ch ine ,  l r Inde-  pouva ien t  enr ich i r  les  cu l tu res  européennes.  En
l92O i l  ava i t  fondé à  DarmstadË l t I l co le  de  la  Sagesse.  Ses  l i v res  eurent
un  grand re ten t issenent  à  par t i r  de  192Ô :  Schôpfer ische Erkenntn is  (1920) ,
Das Spekt rum Europas  (1928) ,  Amer ika  se t  f ree  (1929) ,  (éd i t .  a l lemande 1930) ,
DitnËuenrsteEenAè l" telr .  Das @ié en 1925, en même Èemps que
Laudin de Wassermann.
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une contr ibut ion, sans savoir  apparemment que ce dernier travai l la i t  à un romar

sur  le  rnême su je t .  L fau teur  n reu t  a lo rs  qurà  cho is i r  que lques  ex t ra i ts  de

Laudin qui furent incorporés à l rouvrage de Keyserl ing, Das Ehe-Buch. Ces ex-

traiÈs du roman sont présentés et rel iés entre eux par un texÈe ( l )  dans lequeJ

Wassermann dégage que lques  idées  drensemble ,  à  v ra i  d i re  assez  peu or ig ina les  :

i l  fau t  comprendre  l ra f fa ib l i ssement  de  l t ins t i tu t ion  du  mar iage dans  le  cadre

de la  t rans format ion  généra le  de  la  soc ié té  ;  la  vas te  " révo lu t ion  sp i r i tue l le '

qui  a accompagné la "révolut ion pol i t ique" a entraîné une remise en cause des

f o r m e s  d r e x i s È e n c e  i m p o s é e s  j a d i s  p a r  l a  t r a d i t i o n ,  p a r  l f E t a t  e t  p a r  l e s  E g l i -

ses .  Désormais ,  I t ind iv idu  asp i re  à  déc ider  lu i -même de son"propre  des t in ,  s i

bien que Ie mariage est devenu une " insr iÈut ion problémaÈique". Beaucoup plus

in té ressante  es t  la  man ière  donÈ Wassermann présente  1récr iva in  comme un in t .e r -

p rè te ,  une sor te  de  por te -paro le  de  son temps.  I1  a f f inne  que la  demande de

Keyserl ing lui  a démonËré une fois de plus que t 'chaque époque est grosse de cer

ta ines  idées ,  de  cer ta ines  t rans format ions( . . . )  
" t  

que souvent ( . . . )  nous  ne  fa i -

sons  que jouer  le  rô le  d raccoucheur ' l : (2 ) .

I l  nous semble que tr ' Iassermann donne ic i  une bonne déf ini t ion de sa

personna l i té  d técr iva in  â  l rëcoute  de  ce  qu i  se  d i t  e t  de  ce  qu i  se  produ i t ,

sens ib le  p lus  que tou t  au t re  à  l ra i r  du  temps (3 ) .  La  genèse complexe de

LrAf fa i re  I ' l aur iz ius  es t  une bonne i l lus t ra t ion  de  ce t te  a t t i tude .

( l )  Ex t ra i ts  e t  p résenta t ion  cous t i tuent
Br ie f  an  den Gra fen  H.  Keyser l ing ,  in

( 2 )  L e b e n s d i e n s t , ,  p .  9 6 .

(3 )

l e  tex te  :  B i i rger l i che  Ehe.  Of fener
L e b e n s d i e n s t ,  p .  9 b  s q .

Au momenE de la parut ion de Laudin tous les courmentateurs ont soul igné
lractual i té du sujet et  les ol ini-ons de l , Iassermann sur cette quest iàn ont
donné l ieu  à  des  pr ises  de  pos i t ion  hos t i les ,  par  exemple  de  la  par t  de
la revue Eckart ,  qui  rejet te le roman au nom des pr incipes chrét iens :
E. von Xirct t tact-CarlowiÈ2, Eine Antwort,  auf J.  ! ' lassermanns Laudin ùnd die
Seinen,  in  Eckar t  3 ,192611921rp.  T|=ET
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Ce roman, le mei l leur de tous ceux que l^ lassermann a écr i ts,  est

auss i  ce lu i  dont  la  rédac t ion  esÈ la  p lus  é ta lée  dans  le  temps.  Le  pro je t

in i t ia l  p réex is ta i t  à  Laud in  e t  les  S iens  ;  i l  s rapparenÈa i t  aux  thèmes du

Wendekre is  pu isque l tau teur  env isagea i t  une fo is  de  p lus  de  donner  un  tab leau

de l rA l lemagne d 'après-guer re .  Le  l i v re  deva i t  por te r  le  t iÈre  révé la teur  de

Deutsches  In fe rno .La  des t inée de  deux  f rè resr  l tun  " touE en lumière" .  qu i  se

sera i t  appe lé  EEzeI ,  l rau t re  " tou t  de  ténèbres"  qu i  deva i t  deven i r  c r im ine l ,

aura iË  f iguré  la  d isharmon ie ,  1a  cassure  de  l rA l lemagne capab le  du  mei l leur

comme du p i re .  De ce  pro je t  in i t ia l  ne  subs is te ron t  en  dé f iÈ i t i ve  que le  per -

s o n n a g e  d r E t z e l ,  l r a d o l e s c e n t  j u s t i c i e r r -  c e r t a i n e s  p e r s p e c t i v e s  s u r  l e  m o n d e

a l lemand qu i  sub i ron t  d 'a i i leurs  de  pro fondes mod i f i caÈ ions  au  f i l  des  ans ,

e t  sur tou t  Ie  mot i f  cen t ra l  de  1a  cu lpab i l i té .  Tous  les  supporÈs de  ces  idées

seront di f férents de ceux que l . Iassermann avait  drabord envisagés.

L e  r o m a n  n ' é t a i t .  e n c o r e  q u t à  1 t é t a t  d r é b a u c h e ,  l o r s q u e ,  e n  1 9 2 4 ,

une a f fa i re  jud ic ia i re  dé f raya  la  chron ique,  pass ionna e t  d iv isa  1e  pays .  Un

cer ta in  Kar l  Hau vena i t  d 'ê t re  l ibéré  après  p lus  de  qu inze  ans  de  dé ten t ion .

Condamné à mort pour le meurtre de sa femme, i l  avaiÈ vu sa peine commuée en

réc lus ion  à  perpétu i té ;  pu is ,  son  procès  nrayant  pu  appor te r  de  preuve i r ré fu -

tab le  de  sa  cu lpab i l i tê ,  i l  ava i t  f ina lement  ob tenu sa  grâce e t  sa  l ibéra t ion .

Une parÈ ie  de  l top in ion  le  cons idéra i t  comrne innocent  e t  accusa i t  1a  jus t i ce

d t i r régu la r i tés  dans  la  condu i te  du  procès .  Une fo is  l ib re ,  Hau s 'é ta i t  rendu

à Ber l in  e t ,  à  la  demande de la  l ib ra i r ie  U l ls te in ,  i l  ava i t  en t repr is  la  ré -

d a c t i o n  d r u n  l i v r e  p o u r  s e  j u s t i f i e r .

A cette mêrne date, I^Iassermann fut sol l ic i té par plusieurs maisons

d 'éd i t ion  pour  écr i re  l rh is to i re  de  ce  qu i  sembla i t  ê t re  Ie  type  même d 'une

erreur judiciaire.  Beaucoup voyaient 1à une matière à sa mesure et conforme à

ses  goûts  ( l ) .  I , lassermann cependant  re fusa ,  ne  pouvant  se  résoudre  à  t rans for -

mer  en  t 'ob je t  d 'é tude l i t té ra i re  e t  psycho log ique"  un  homne qu i  n ra t tenda i t

p lus  "du  des t in  que de  pouvo i r  v iv re  dans  le  p lus  g rand ca lme poss ib le  " (Z) .

( l )  Wassermann fu t  so l l i c i té  en  par t i cu l ie r  par  la  ma ison d téd i t ion  D ie  Schmied
qu i  pub l ia i t  la  sér ie  AuPensL i te r  der  Gese l lschaf t ,  p résenta t ion  d ïâ f fa i -
res  c r im ine l les  à  laque l le  Dôb l in  p rê ta i t  son  concours .

( 2 )  C i t .  K a r l w e i s ,  o p .  c i t .  p .  3 7 8 ,
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A par t i r  de  1925,  les  perspec t ives  se  mod i f ien t ,  Hau rend pub l ique

l rh is to i re  de  sa  v ie  ( l )  e t  Wassermann éprouve moins  de  scrupu les  à  s r in té res-

ser  à  une a f fa i re  désormais  é ta lée  au  grand jour .  Peu après ,  au  déb,u t  de  1926,

Hau se  su ic ide ,  la  vo ie  es t  dé f in i t i vement  l ib re  pour  une exp lo i ta t ion  l i t té -

ra i re  de  1rén ig rne  jud ic ia i re .  On vo i t  a lo rs  le  p ro je t  in i t ia l  de  Wassermann,

Deutsches  In fe rno  e t  l rac tua l i té  se  re jo indre  e t  qe  complé ter ,  l - ta f . fa i , re  Hau

devenant  en  que lque sor te  l r i l l usÈra t ion  des  insu f f i sances  du  monde a I lemand.

Cependant ,  l rac tua l i té  ne  sera  pas  t ransposée,  d i rec tement  dans  l foeuvre .  Ce l1e-c :

va subir  une lente maturat ion au cours des années suivantes , ' -  1926 et 1927, gui

représenten t  deux  é tapes  essent ie l les .

On peut  d l re  que tou t  au  long de  l rannée 1926,  I {assermann " fa i t

s ienne"  l ra f fa i re  Hau,  ee  qu i  ne  s ign i f ie  pas  qu t i l  se  1 'appropr ie  purement

e t  s imp lement .  I1  en  dégage peu à  peu.une v is ion  or ig ina le ,  con forme à  sa  sen-

s ib i l i té ,  e t  l t incorpore  à  son un ivers  en  l tenr ich issant  de  tou te  une sér ie

d fappor ts  personne ls .  E t  d tabord  i l  sc ru te  le  personnage de  Hau,  essayant

d 'a l le r  au-de là  des  révé la t ions  pub l iques .  Lors  d 'un  sé jour  à  Ber l in ,  ân  mars

1926,  i1  s ren t re t ien t  longuement  avec  Pau l  l { ieg le r  e t  Max Kre l l  (2 ) r lec teurs

à  la  l ib ra i r ie  U l ls te in ,  qu i  tous  deux  on t  rencont ré  f réquemment  Hau dans  les

dern ie rs  mo is  de  son ex i -s tence e t  dé t iennent  des  documents  inéd i ts .  Les  pre-

mières  conversa t ions  avecPau l  Iù ieg le r  con f i rment  à  Wassermann que l ra f fa i re

Hau cons t i tue  b ien  la  mat iè re  except ionne l le  qu t i l  recherche;  i1  perço i t  tou te

la  p ro fondeur  quron peut  lu i  donner ,  tou te  la  s ign i f i ca t ion  dont  e l le  peut  se

charger .  11  éprouve l t inpress ion  d tun  accord  inÈ ime ent re  lu i -même e t  ce  su-

j " t ,  d ' u n e  c o i n c i d e n c e  i d é a l e  d e  s e s  p r o j e t s  e t  d e  l r a c t u a l i t é .  I 1  é c r i t

a l o r s  à  M a r t a  K a r l w e i s  :  " O u i ,  c r e s t  m o n  s u j e t ,  i m m e n s e ,  g r a n d i o s e r . . . .  I a

to ta l i té  de  no t re  monde s ry  t rouve"  (3 ) .  A  ce  s tade,  i I  pense même qut i l  su f -

f i ra  de  procéder  à  que lques  "Èrans format ions  de  moÈi fs "  pour  in tégrer  les

données du  rée l  à  l tun ivers  de  la  f i c t ion  romanesque.  Ma is . ,  au  fu r  e t  à  mesure

q u ' i 1  c o n s u l t e  1 e s  d o c u m e n t s  i n é d i t s  d e  l a  l i b r a i r i e  U l I s t e i n ,  e n  p a r t i c u l i e r

( l )  Hau a  pub l ié  deux
et  Das Todesur te i l

l i v res  :  Lebens lâng l i ch .  Er leb tes  und Er l i t tenes ,  1925
.  Cesch ic

(2) l l .  Krel l -  a parlé de
al les gab es einmal,

ses entret iens avec hlassermann dans son ouvrage :  Das
1 9 6 1 ,  p .  l 5 0  s q .

( 3 )  l 4 . I I I . 1 9 2 6 ,  i n é d i t r M a r b a c h r T 2  2 1 5  5  .
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l e s  l e t t r e s  d u  d é t e n u  à  s a  f i l 1 e  ( l ) ,  l r i m a g e  q u r i l  s e  f a i t  d e  H a u  s e  m o d i f i e

jusqutà  deven i r  rad ica lement  d i f fé ren te  de  la  v is ion  in i t ia le ,  Grâce à  p lu -

s ieurs  ind ices ,  i l  parv ien t  à  la  conv ic t ion  que Hau,  en  réa l i té ,  es t  coupab le

e t  i l  f in i t  par  vo i r  en  lu i  un  "s imu laËeur" ,  un  homme qu i  ,  tou te  sa  v ie  ,  a  ê tê

un " joueur " .  Le  personnage romanesque de  Leonhar t  Maur iz ius  qu i  s ré labore  sera

à  la  fo is  semblab le  à  son modè le  e t  d i f fé ren t  de  lu i .  Co" -e  Hau,  Maur iz ius  a

mené une ex is tence coupab le ,  ma is ,  à  la  d i f fé rence de  Hau,  i l  n ta  pas  accompl i

le  ges te  c r im ine l .  Les  perspec t ives  du  l i v re  seron t  au t res  que ce l les  de  I 'a f -

f a i r e  H a u  ( 2 ) .

E n  o u t r e .  c e t t e  a f f a i r e  H a u  n t e s t  q u r u n e  d e s  s o u r c e s  a u x q u e l l e s

!ùassermann a  pu isé  pour  son roman.  E l le  ne  représente  qurune i l lus t raÈ ion  du

thèrne cent ra l  qu ' i l  vou la i t  t ra i te r  :  1es  " rappor ts  du  dro i t  e t  de  la  jus t i ce" .

La  maî t r i se  d tun  te l  su je t  ex igea i t  des  in fo rmat ions  p lus  la rges  que ce l les

que Pouva ien t  lu i  fourn i r  les  l i v res  de  l ranc ien  dé tenu.  Auss i  a - t - i l  en t re -

pr is à cette époque 1a lecture de yombreux ouvrages jur idiques et recherché

les consei ls des hommes de loi .  Son voyage en Rhénanie, en automne 1926, a eu

pour  bu t  essent ie l  de  lu i  p rocurer  ces  in fo rmat ions  ind ispensab les  à  1a  rédac-

t ion  d tun  roman sur  Ia  jus t i ce .  I1  a  renconÈrê  a lo rs  de  nombreux  spéc ia l i s tes

du dro i t ,  des  juges ,  des  prés idents  de  t r ibuna l - '1 r  en  par t i cu l ie r  le  p ro fesseur

Freudentha l  de  l r fn ivers i té  de  Franc for t ,  spéc ia l i s te  de  dro i t  péna l  qu i  a

exper t i sé  les  2OO premières  pages de  LrAf fa i re  Maur iz ius .  Avec  un  grand souc i

d fexac t i tude,  In lassermann s res t  rense igné sur  le  fonc t ionnement  des  t r ibunaux,

sur  les  t . i t res ,  les  g rades  e t  le  vocabu la i re  des  hommes de lo i  (3 ) .  Cres t .  à

parÈ i r  de  tous  ces  rense ignernents  e t  de  tou tes  ces  impress ions  qu t i l  composera

le  por t ra i t  nuancé e t  r i che  du  procureur  AndergasÈ.  Par  a i l leurs ,  1a  v is i te  de

Franc for t ,  de  Baden-Baden eÈ de Hanau,  les  contac ts  qu ' i l  a  eu  dans  ces  v i l les

ont  é té  dé terminants  pour  1 révocaÈion  du  cadre  dans  leque l  se  dérou le  l rac t ion

de son l i v re .  Ma is  l ' expér ience la  p lus  enr ich issante  de  ce  voyage es t ,  sans

( l )  Ce mot i f  des  re la t ions  père- f i l l e  es t  conservé  dans  le  roman,  conme beau-
coup drautres détai ls que l , lassermann a retenus des documents de la l ibrair i t
U l l s te in ,  en  par t i cu l ie r ,  le  voyage de  Hau à  l lannhe im,  après  sa  sor t ie  de
prison. De la même manière, Leonhart ,  Mauriz ius cherche, après sa l ibérat ion.
à revoir  la femme qu' i l  a aimée.

(2 )  Vo i r  la  compara ison dé ta i l lée  des  sources  e t  du  roman,  in f ra ,p .  547 sq .

(3 )  te  29 . IV .1926r  l {assernann deuande à  son beau- f rè re  Ern i l  U lmann,  ju r i s te ,

.comment sremploie le t i t re "Herr Oberstaatsai l . ral t rr i  i l  soul igne l t impor-
tance de ce détai l  : rDu begrei fst ,  es handelt  s ich un die ôde Entpersôn-
l i chung,  d ie  durch  d ie  Amts t i te l  gegeben is t " , inéd i t2Marbach;273 33  ,2



contes te '  la  v is i te  de  la  p r ison  de  D ie tz  en  compagn ie  du  pro fesseur  Freuden-
tha l '  La  pr ison  de  Kressa que l fau teur  décr i ra  dans  son roman es t  un  un ivers
recons t ru i t  à  par t i r  des  données de  ce t te  v is i te  e t  de  la  descr ip t ion  que fa i t
Hau de  la  p r ison  de  Bruchsa l  où  i l  a  é té  dé tenu.

Lrannée 1927 rep tésente  l fu l t ime é tape dans  la  rédac t ion  de  L tA f -
fa i re  Maur iz ius  dont  les  d imens ions  s ranp l i f ien t  cons idérab lement  au  cours  du
voyage aux Etats-unis.  A son reÈourr [ , lassermann incorpore au rogran une mult i -
tude de  dé ta i l s  qu i  l ron t  f rappé.  on  re t rouvera  dans  son ouvrage les  abat t .o i rs ,
1es  pr isons  eÈ les 's lumstd .  ch i .ago,  New-york  avec  le  Bronx  e t  Har rem,  e t  môme
la  f igure  de  Jane Adarns ,  fondat r i ce  d tune oeuvre  de  b ien fa isance pour  la  jeu-
nesser  QUê l t lassermann a  rencont rée  ( l ) .  cependant ,  i c i  encore ,  le  roman sera
aut re  chose qu tun  s imp le  réc i t  de  voyage.  L rau teur  y  cons t ru i t  une image com-
p lexe  e t  cohérente  de  l rAmér ique,  i1  in t rodu i t  tou te  une ré f lex ion  or ig ina le
sur  le  monde moderne '  sur  l tAmér ique e t  ses  rappor ts  avec  r rEurope.

La  man ière  dont  a  É té  réd igée L tAf fa i re  Maur iz ius  témoigne de  ra
mise  en  oeuvre  de  techn iques  de  c réa t ion  complexes ,  d ,un  échange cons tan t  en-
t r e  l a  r é f l e x i o n  p e r s o n n e l l e ,  l t i m a g i n a t i o n  e t  l t a c t u a l i t é .  N o u s  s o n m e s  t r è s
lo in  i c i  d rune s imp le  t ranspos i t ion  des  données de  la  réa l i té  te l le  que l . lasser -
mann l ta  que lquefo is  p ra t iquée sans  scrupu lesr  pâr  exempre  dans  cer ta ins  vo lu -
mes du  I ' Jendekre is '  cer teso  l rac tua l i té ,  la  p rox imi té  i rnméd ia te  de  la  v ie ,  1es
prob lèmes du  temps lu i  son t  ind ispensab les ,  i l s  cons t i tuent  le  suppor t  de  son
imag ina t ion  e t  de  sa  ré f lex ion .  A ins i ,  avant  que 1-a  des t inée de  Hau ne  re t ien-
ne  vér i tab lement  son aÈtent ion ,  i l  é ta i t  à  la  recherche drune a f fa i re  jud ic i -
a i re  suscept ib le  d t i l l us t re r  ses  démonst ra t ions  sur  la  jus t i ce .  ï1  demande
a lors  à  un  cor respondant  de  lu i  ind iquer  t 'un  fa i t  in té ressant  qu i  s tes t  p ro-
du i t  dans  les  c lasses  bourgeo ises  de  la  soc ié té ,  s i  poss ib le  dans  les  20  ou
3o dern iè res  années"  e t  i l  a jouÈe que " f  imag ina t ion  d ,un  romanc ier  do i t  s ren
ten i r  s t r i c tement  à  la  réa l i té " (2 ) .  Que lques  mois  p lus  ta rd ,  i l  se  rense igne
sur  un  procès  récenÈ en préc isant  :  "de  te ls  documents  sont  pour  mo i  une né-
cess i té  v i ta le '  Pour  a ins i  d i re  une nour r i tu re"  (3 ) .  on  ne  peut  expr imer  p lus

( l )  A  L a  p a g e  3 4 4  d e
.  von  Hu l lhouset t .

L ' A f f a i r e  M a u r i z i u s ,  i l  e s t  q u e s t i o n  d e - là :  "samar i te r in

(2)  3r  .xr r .1 !2! r inét t i t  r& i4[ rDeposi tum.ce
tlqux volumes int i tulés BechtsfâlIe.

(3)  5 .VI I I  .1926,  inédi t r I " rU"È,  Deposi tum.
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correspond.ant lui avait prêté
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c la i remen t  l a  dépendance  à  1 téga rd  du  rée l .  Da r i s  l fA f f a i r e Maurizius cepen-

danÈ,  la  réa l i té  ne  cons t i tue  que le  po in t  de  dépar t  de  la  c réa t ion ,  e l le

féconde l . t imag ina t ion  e t  s t inu le  la  ré f lex ion ,  ma is ,  corme nous  ten tons  d ten

appor te r  la  p reuve p lus  lo in  ( l ) ,  ce l les -c i  c réenË à  par t i r  de  la  mat iè re

brute un univers romanesque autonome.

Max Kre l l  qu i  a  ass is té  à  1 ré labora t ion  du  personnage de  Leonhar t

Maur iz ius ,  a  é té  f rappé par  l rex t raord ina i re  l rab i le té  avec  1aque l le  l {asser -

mann capta i t  les  données du  rée l  pour  les  t rans former ,  pour  les  in tégrer  à

une v is ion  p lus  vas te  e t  c réer  au tour  d fe l les  tou t  un  réseau complexe d tex-

p l i c a t i o n s ,  d e  r e l a t i o n s  e t  d r e n c h a î n e m e n t s .  C r e s t  c e  q u i  s r e s t  p r o d u i t  à

P r o p o s  d e  l r a f f a i r e  H a u  ;  l t a c t u a l i Ë é  a  m a n i f e s t e r n e n t  s t i m u l é  1 e  p r o c e s s u s

de créat ion romanesque, eI le a fourni  une rnat ière abondante, mais 1e travai l

de  1récr ïva in  n ta  pas  é té  une s imp le  reproduc t ion  photograph ique du  rée1.

Tou jours  se lon  Max Kre l l  qu i  é ta i t  par fa i tement  ins t ru i t  de  tous  les  aspec ts

de la  personna l i té  e t  de  l tex is tence de  Hau,  le  roman de l {assermann ne fu t

pas reçu eoruDe un simple document dtactual i té :  "Chaque phase O" 
) '  

af faire

H a u  é t a i t  d i s s é q u é e  e t  s o n d é e ( . . . )  j u s q u e  d a n s  s e s  u l t i m e s  p r o f o n d e u r s ,  m a i s

1 e  r é s u l t a t  n r é t a i t  p a s  u n e  b i o g r a p h i e ,  n i  u n  c o m p t e  r e n d u  d e  p r o c è s " ( z ) .

CresÈ dans  ce t te  é labora t ion  d tune nouve l le  réa l i té  que rés ide  tou t  le  t ra -

v a i l  d e  1 r é c r i v a i n .

Au te rme de quat re  années de  rédac t ion ,  l roeuvre  dé f in i t i ve  se  prâ-

sentai t  aux lecteurs comme une sourme des réffexions et des expériences de

l rau teur .  Tout  en  fourn issanË un modè le  de  sa  v i r tuos i té  l i t té ra i re ,  e l le  ré -

sumait  prat iquement tous ses thèmes favoris qui étaient aussi  en grande par-

t ie des thèmes du temps. Nous trouvons en effet  dans LrAffaire Mauriz ius un

roman des relat ions famil ia les bât i  sur des études psychologiques dtune. gran-

de d ivers i té ,  une pe in tu re  de  la  soc ié té  a l lemande dravant  l9 l4  e t  de  l fen t re -

deux-guerres, une évocat ion des problèmes de la jeunesse contemporaine, une

ré f lex ion  é1evée sur  le  d ro i t ,  la  jus t i ce  e t  la  responsab i l i té  humaine ,  a ins i

qu tune ac t ion  ex t raord ina i rement  rami f iée  cons t ru i te  à  par t i r  d tun  fa i t  d ivers

récent  au tour  duque l  se  sont  c r i s ta l l i sés  une mul t i tude  de  no t i f s  e t  de  per -

(  I  )  C f  .  in f ia rp .  55O sq .

( z )  9 f  .  c i ! .  p .  l s3 .
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sonnages'  I {assermann parvenait  à ouvr ir  toutes ces perspecÈives et à aborder
ces  ques t ions  mul t ip les  sans  tomber  dans  la  "d ispers ion  ka1é idoscop ique, ,  qu i
ava i t  caracÈér isé  beaucoup de  ses  romans an tér ieurs ,  en  par t i cu l ie r  chr is t ian
wahnschaf fe  Parce  querPour  1a  pren iè re  fo is ,  sa  mat iè re  s ,o rgan isa i t  au tour
d r u n  " c a s "  u n i q u e .  P a r  a i l l e u r s ,  i l  p a r v e n a i t  a u s s i  à  s r é l e v e r  a u - d e s s u s  d r u n
s i m p l e  f a i t  d i v e r s ,  à  f a i r e  s e n t i r  l a  v a l e u r  g é n é r a l e  d t u n  c a s  p a r t i c u l i e r .
Par -de là  Ia  des t inée de  Leonhar t  Maur iz ius ,  une ques t ion  humaine  un iverse l le
se  t rouva i t  posée :  "Le  dro i t i  a f f i rma i t  l {assermanDr , ,n ,es t  pas  d iv in ,  i l  es t
c r ê ê  p a r  d e s  h o m m e s  q u i  v e u l e n t  p r o t é g e r  l e u r s  i n s t i t u t i o n s . . . .  s e u l e  l r é q u i t é
es t  d iv ine ,  ma is  o t \  pouvons-nous  l f  a t te indre , ,  ?  ( l ) .

sa  fo rme r igoureuse e t  é laborée,  son  in t r igue  capt ivan te ,  son  ac-
t u a 1 i t é e t 1 l é 1 é v a t i o n d e 1 a p e n s é e , t o u t a s s i g n a i t à @ , , . , .

place éminente dans ra producËion de l , Iassermann.

L taccue i l  réservé  au  r i v re ,  auss i  b ien  par  re  g rand pub l ic  que par
1es  mi l ieux  l i t té ra i res ,  fu t  e f fec t i vement  except ionne l .  En  l ,espace de  que l -
q les  semaines ,  la  p remière  éd i t ion  fu t  épu isée e t  F ischer  du t  remet t re  auss i -
t ô t  I t o u v r a g e  s o u s  p r e s s e  ( 2 ) .

Parmi  les  c r i t iques ,  que lques  vo ix  d iscordantes  se  f i ren t  en tendre ,
mais  e1 les  fu ren t  re la t i vement  i so lées .  cer ta ins  reprochèrent  à  Iùassermann
d 'avo i r  p r is  dé l ibérément  1e  par t i  du  condamné au dé t r iment  de  la  jus t i ce  e t
d e  l a  s o c i é t é  ( 3 ) ,  d r a u t r e s ,  p l u s  s é v è r e s ,  d é n o n c è r e n t  d a n s  I e  p e r s o n n a g e
dtEtze l  un  fanat ique tou jours  p rê t  à  "c r iÈ iquer  e t  à  n ie r , , ,  e t  dans  le  roman
une oeuvre  t rop  éb lou issante  où  Ia  v i r tuos i té  excess ive  du  s ty le  parv ien t  àt ' fasc iner  1e  lec teu ! " ,  à  lu i  fa i re  oub l ie r  t '1es  inv ra isemblances  psycho log iques
et  les  lacunes dans  le  ra isonnement t l (4 ) .  Dans l tensemble  cependant r  res  juge-
ments  fu ren t  Ërès  é log ieux ;  i I  es t  poss ib le  de  les  résumer  sous  t ro is  rubr iques .

( l )  C i r .  M a x  K r e t l ,  o p .  c i r .  p .  2 5 4 .

(2 )  Ent re  mars  e t  ju i l le t  1928,  l . 'A f fa i re  Maur iz ius  fu t  vendue à  15  ooo exem-p l a i r e s .  -

(3 )  Kur t  Mar tens ,  Der  Fa l l  Haur iz ius .  Roman von J .  * rassermann,'  
3o . r  t927 /  1928,

(4) !ùol fgang
z i u s ,  i n

in  D ie  L i te ra tu r

von E ins iede l ,  Nur  e in  Roman zu l.lassermanns Roman Der FaIl Mauri-Die schône l i teiàtui-79, ,  p .  478 -79 .
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Les c r i t iques  s taccordent  d 'abord  à  reconnaî t re  la  dens i té  de  la

n a t i è r e  o ù  s t a l l i e n t  " d e s  p r o b l è m e s  a c t u e l s . . .  e t  d e s  q u e s t i o n s  é t e r n è l l e s r r  ( l

P lus ieurs  d 'en t re  eux  sou l ignent  la  "pu issance v is ionna i re"  (2 )  qu i  fa i t  de

!ùassermann un disciple de Dostoievski  et  lu i  permet de traduire toutes les

idées  en  images,  en  personnages e t  en  s i tua t ions  romanesques.  Enf in ,  on  met

l raccent  sur  les  qua l i tés  techn iques  de  l - touvrage,  sur  r ' l a  maî t r i se  souvera ine

des  moyens"  ( l ) ,  sur  un  "suprême savo i r - fa i re ,  à  1a  fo is  inné e t  acqu is "  (3 ) .

Pour  l {assermann,  ce t te  réuss i te  conf i rme l r idée  qu ' i l  se  fa i t  de-

pu is  tou jours  du  rô le  e t  de  Ia  p lace  de  1récr iva in .  Dans ce- t  accue i l  en thou-

s ias te  du  pub l ic ,  i l  vo i t  la  réa l i sa t ion  de  ses  espérances .  Répondant  peu

après la publ icat ion de LrAffaire Mauriz ius à un quest ionnaire de I , I i1 ly l laas

s u r  l a  r é u s s i t e  l i t t é r a i r e ,  i 1  é c r i t  :

" D è s  l e  d é b u t  ( d e  m a  c a r r i è r e ) ,  j ' é t a i s  d ' a v i s  q u e  1 ' a c t i v i t é  d u

romanc ier  es t  une ac t iv iÈé s té r i le  s i  der r iè re  ne  se  t rouve pas  la  na t ion ,  ou

du moins  une par t ie  de  La  naÈion ,  un  écho,  des  par t i sans ,  des  c royants ,  des

g"n" f touchés ,  capab les  de  vo i r ,  de  sent i r ,  p rêÈs à  se  Ërans former"  (4 ) .

Cres t  sans  doute  ce t te  idée de  communica t ion  avec  le  pub l i c  e t  même

d e  m i s s i o n  q u i  l u i  a  i n s p i r é  l e  t i t r e  d ' u n  r e c e u i l  d ' e s s a i s  p u b l i é  e n  1 9 2 8  :

Lebensd iens t  (Au serv ice  de  la  v ie ) .  Ce l i v re  cont ien t  des  tex tes  dont  la

rédac t ion  s 'é ta1e sur  p lus  de  25  ans  (5 )  ;  c 'es t  en  que lque sor te  une somme

des ré f lex ions  de  I . Iassermann qu i  complè te  e t  enr ich i t  son  image d 'écr iva in ,

surËout  1 iée  jusque 1à  à  sa  produc t ion  romanesque.  Le t t res ,  d iscours ,  p r ises

( l )  V ik to r  Zuckerhande l ,  in  D ie  Neue Rundschau 39 ,  1928,  Bd.  l ,  p .  426-434.

(2 )  Zuckerhande l ,  op .  c i t . ,  ê t  Kor rod i ,  in  Neue Zûrcher  Ze i tung,  28 .T I .1928,

(3) Max Rychner,
N .  9 ,  p .  5 .

I ^ Iassermanns neuer  Roman,  in  D ie  l i te ra r ische !ùe l t  l l ,  1928,

(4) I , larum werden lhre Bi icher viel  gelesen
1 9 2 8 ,  N .  2 l - 2 2 ,  p .  5 .

? ,  i n  D i e  l i t e r a r i s c h e  I ' I e l t  4 ,

(5 )  La  p lupar t  de  ces  tex tes  on t  é té  abordés  au  cours  de  no t re  é tude.
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de pos i t ions  pub l iques '  homrnages à  des  amis  d isparus ,  noÈes de  rec ture ,  ces
tex tes  t ra i ten t  de  su je ts  t rès  d ivers  :  po l i t ique ,  soc ié té  contempora ine ,
juda isme,  ieunesse,  c réa t ion  l i t té ra i re . . .  [ . Iassermenn y  appara î t  comme un
homme ouvert  à tous les problèmes de son temps et conme un auteur soucieux
drappro fond i r  la  conna issance des  ro is  de  ra  c réa t ion  romanesque.

La  pér iode 1924-1929 se  te rmine  par  la  pub l i ca t ion  drun  l i v re  sur
christophe colornb qui a certainement été inspiré par le voyage en Amérique de
1 9 2 7 .  L e  t i t r e ,  c h r i s t o p h e  c o l o m b .  D o n  Q u i c h o t t e  d e  l r o c é a n .  u n  o r t r a i t ,
rappe l le  auss i  le  roman de Cervantes  dont  Wassermann a f f i rme qut i l  a  é té  de
tou t  temPs se  lec tu re  p ré fé rée .  Ce por t ra i t  a  ex igé  un  t rava i l  de  recherches
rn inu t ieux  ( i ) ,  rna is  i l  ne  représenÈe qufune per fo rmance modeste  e t  s t i l
r n é r i t e  d ' ê t r e  s i g n a l é ,  c ' e s t  p a r c e  q u ' i r  n o u s  r a p p e l l e  l e  g o û t  d e  1 r é p o q u e
pour  1es  b iograph ies .

Venu d tAng le te r re  e t  sur tou t  de  France où  i l  s 'é ta i t  épanou i  avec
des écr ivains comme André } laurois (2),  le genre biographique avait  gagné
1r l l lemagne ;  sans  connaî t re  une f lo ra ison auss i  éc la tan te  qu ,en  France,  i l
fut  prat iqué avec succès par des écr ivains comme Emil  Ludwig( l)et  stefan zveig!4)
Le  l i v re  sur  Chr isÈophe co lomb f i t  d 'a i l leurs  l rob je t  d run  échange de  po inÈs
de vue avec Emil  Ludwig que wassermann rencontra à plusieurs reprises, en par-
t i cu l ie r  en  mai  1929,  e t  sur  les  conse i ls  de  qu i  i l  mod i f ia  son tex te .  Que lques
années p lus  ta rd ,  en  lg32,  Wassernann pub l ia  une b iograph ie  de  Stan ley  (5 )  qu i
eu t  encore  moins  drécho que son Chr is tophe Co lomb dé jà  re légué dans  l fombre
par  L rAf fa i re  Maur iz ius .  Son imag ina t ion  ne  semble  pas  s ' .ê t re  accommodéê de
ce genre  cont ra ignant  (6 ) .

( l )  !ùassermann a  en t rePr is  ses  recherches  sur  Chr is tophe Co lomb dès  l ,h iver
1 9 2 7 / 2 8  q u t i l  a  p a s s é  à  B e r l i n ,  c r e s t - à - d i r e  a u  m o m e n t  o ù  i l  t e r m i n a i t
L rAf fa i re  Maur iz ius .  Sa b ib l io thèque personne l le  cont ien t  p lus ieurs  ouvra-
æ t r a n g e r s ,  d o n t - i l  ; ' e s t  i n s p i r é .

( 2 )  A r i e r  o u  l a  v i e  d e  S h e l l e y ,  r g 2 3 ;  D i s r a e l i ,  r g 2 7  ;  B y r o n ,  r 9 3 o .

(3 )  L inco ln ;  Napo leon l  B ismarckg !ù i lherm r r . ;  Der  Menschensohn.

(4) Fouché, 1929 . ;  Marie-Anroinerre ,  lg32

(5)  Bu la  MaËar i .  Das  Leben Sran leyæ.

(6)  En 1933,  Wassermann env isagea d 'écr i re  une b iograph ie  de  l rempereur  Frédér ic
I I I ,  pu is  renonça à  son pro je t .
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Dans les années 1928-1929, I . Iassermann nous apparaît  à I 'apogée de

sa carr ière, coulme un auteur qui a dominé les incert i tudes passées et retrou-

vé  fo rce  e t  équ i l ib re .  Dans L fAf fa i re  Maur iz ius ,  i1  s tes t .mont ré  en  p le ine

possess ion  de  son ta len t  e t  dé jà  i l  fo rme le  p ro je t  d run  nouveau roman.  Au

cours de sa tournée de 1929 en R.hénanie ,  un publ ic chaleureux apprécie sa

conférence Sur  l rAven i r  de  l tEn fan t  E tze l .  11  acqu ier t  a lo rs  la  conv ic t ion

qu ' i l  do i t  dor tner  une su i te  à  1 'h is to i re  d rËtze1 Andergas t  e t  appro fond i r

sa  pe in tu re  de  la  jeunesse e t  de  1 tA l lemagne,  en  ce t te  pér iode où  montent

de  nouveaux pér i l s .  11  a  le  sent iment  qur i l  fa i t  corps  avec  ce  pays  qu i  v i t

u n  m o m e n È  d é c i s i f  d e  l t h i s t o i r e ;  i l  c r o i t  p o u v o i r  e x p r i m e r  s L s  i n q u i é t u d e s  ( l ) .

I 1  é c r i t  I e  l l . I I I . 1 9 2 9  à  H a n s  A u f r i c h t  :  " L ' A l l e m a g n e  e s t  a u j o u r d ' h u i  u n

po in t  cen t ra l  de  l th is to i re  contempora ine  e t  Ber l in  es t  une scène mond ia le"  (2 )

Sa vo ie  semble  t racée p lus  c la i rement  que ja rna is .

Son oeuvre ,  chaÈoyante  e t  d ivers i f iée ,  adapÈée aux  préoccupat ions

du temps,  n 'échappe pas  à  cer ta ines  c r i t iques ,  ma is  e l le  susc i te  éga lement .

un  échoacons idérab le .  Sa personna l i té  es t  mieux  connue grâce à  deux  longues

monographies publ iées en 1929 par Walter Goldstein et Sieground Bing. Ces d.eux

l i v res  comblen t  une lacune dont  l . Iassermann s té ta i t  p la in t  dès  1924,  i l s  don-

nent  une vue d tensemble  de  la  p roduc t ion  de  1 'au teur  e t  appor ten t  des  données

b iograph iques  essent ie l les  (3 )  .

S i  l ' on  veut  sa is i r  f  i rnage de  l tau teur  en  que lque sor te  à  son

zénith,  i l  faut rel i re le discours que Th. Mann a prononcé en son honneur à

( l )  E t z e l  A n d e r g a s t  p o r Ë e r a
Deutschland in der Nacht

ép ig raphe le  vers  de  He ine  :  Denkr ich  an

( 2 )  1 n é d i t ,  M a r b a c h ,  7 3  1 9 8 .

(3) Siegmund Bing, Jakob l^ lassermann. I{eg und tr{erk dqs Dichters et Walter
Go lds te in ,  t r {ass  e  de  Mar ta
Kar lwe is , j .  . \ ,  1935,  ces  deux  monogra-
p h i e s  c o n  

- q u i  
a i . n t  ê t é  é c r i t e s  s u r

ldassermann.  Le  l i v re  de  B ing  a  le  mér i te  de  reprodu i re  de  la rges  ex t ra i ts
du roman autobiographique, Engelhart  Ratgeber,  gui  permettent de mieux
s i t u e r 1 l a u t e u r . C o n r n e s o n @ u e , S e i n K a m p f u m I , t r a h r h e i t ,
1 ' o u v r a g e d e G o 1 d s t e i n s l a t t a c h e , à p a r t i r d | u n e @
préciser l -a nature de I tengagement humanitaire de l , lassermann, son combat
pour  la  jus t i cer  cont re  la  paresse du  coeur .  Ces  deux  l i v res  cons t i tuent
des sources de renseignements très ut i les dtordre biographique et chro-
nologique ,  mais on trouvera leurs anal lzses toujours trop franchement po-
s i t i ves  e t  laudat ives .

en
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Munich ,  en  avr i l  1929 ( l ) .  Par lan t  au  nom des  " in te l lec tue ls  mun icho is  e t

de la Société Goethe'r ,  Th. Mann accuei l le ce compagnon de route en qui l ras-

semblée reconnaît  un des siens ;  i l  rend hommage à son art ,  "rnélange gran-

d i o s e  d e  v i r t u o s i t é  e t  d e  g r a v i t é  s a c r é e t t ,  i l  s a l u e  l e  " c o n t e u r  d t h i s t o i r e s . . .

qu i  au jourd thu i  encore  esÈ capab le  d 'écr i re  un  roman vér i tab le ,  le  mora l i s te"

gu i ,  depu is  ses  premières  oeuvres ,  n ta  cessé de  dénoncer  la  paresse du  coeur .

Ecr iva in  qu i  jou i t  d fune vas te  aud ience,  conteur  v i r tuose e t

mora l i s te  aux  conv ic t ions  sacrées ,  te l le  es t  sans  doute  l r image que beaucoup

se fa isa ienÈ de Wassermann après  la  pub l i ca t ion  de  L 'A f fa i re  Maur iz ius .

( l )  ï n  D i e  F o r d e r u n g  d e s  T a g e s ,  p .  3 0 4  s q .
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I 930- 1934 . L I ECF.OTILEMENT

Dans les  dern iè res  années de  l tex is tence de  l tau teur ,  ce t te  image

se te rn i t  rap idement .  Quand iL  meur t  le  le r  janv ie r  1934,  Wassermann es t  dé-

jà  p resque é l im iné  de  la  scène L i t té ra i re  a l lemande.  Ent re  ces  deux  da tes  de

l93O e t  1934,  on  ass is te  à  une dégradat ion  bru ta le  de  ses  cond i t ions  d tex is -

tence,  au  déc l in  de  sa  produc t ion ,  à  1 técrou lement  de  son un ivers .

LES BASES MATERIELLES ET SOCIALES DE LIEXISTENCE SIEFFONDRENT

Désormais  la  re t ra i te  à  A l taussee ne  su f f i t  p lus  à  garant i r

1 'équ i l ib re  de  la  v ie  quot id ienne qu i  ava i t  tou jours  é té  la  cond i t ion  d 'une

créat ion  l i t té ra i re  harmon ieuse.  La  malad ie ,  sou ino ise ,  opère  ses  ravages e t .

por te  a t te inÈe à  1a  qua l i té  de  la  v ie  psycho log ique.  Wassermann se  sent  mena-

cé ,  guet té  par  la  mor t .  P lus ieurs  fo is  par  an ,  i l  do i t  se  soumet t re  à  des

examens e t  à  des  t ra iÈements  pén ib les  à  V ienne,  à  Ber l in  e t  sur tou t  à  Zur ich  ( l )

I1 réduit  1e nombre de ses voyages, i I  est moins disponible pour son Èrravai l

e t  p o u r  s e s  l e c t e u r s .

Les  souc is  matér ie ls  qu i  n ron t  jamais  é té  to ta lement  é l im inés  de

son existence, prennent une ampleur insoupçonnée jusgue 1à. Cornme au temps

de I ' in f la t ion ,  la  c r ise  économique se  répercu te  de  man ière  câ tas t roph ique

sur  la  vente  de  ses  l i v res  qu i  ba isse  de  50  pour  cent .  Le  marché anér ica in

lu i -même nres t  p lus  sûr  e t  la  l ib ra i r ie  L iver igh t  qu i ,  depu is  1927,  dé fend

s e s  i n t é r ê t s  a u x  E t a t s - U n i s ,  f a i t  f a i l l i t e  e n  1 9 3 1 .  A  p a r t i r  d e  1 9 3 3 ,  l a  m i s e

au pas de la cul ture par J-es nazis pèse gravemenÈ sur la di f fusion de son

o e u v r e  q u i  f a i t  l r o b j e t  d r i n t e r d i t s  o f f i c i e l s .  A  t o u t  c e l a  s t a j o u È e n t  u n e

mul t i tude  de  d i f f i cu lÈés  e t  de  compl icaÈ ions  fami l ia les  e t  personne l les  p res-

que inirnaginables qui contr ibuent non seulement à miner sa résistance morale

mais  auss i  à  dé t ru i re  les  bases  matér ie l les  de  son ex is tence.  Dans les  der -

n iè res  années de  sa  v ie ,  sur tou t  dans  les  dern ie rs  mo is ,  Wassermanu é ta i t  un

homn\e ruiné, conËraint à quémander. Sa correspondance dralors est pleine

( l )  A  par t i r  de  ce t te  da te ,  I ^ lassermann souf f re  de  d iabète .  A  Zur ich ,  i l  es t
soigné par le docteur Monakow et.  son assistant le d octeur Katzenstein qui
ont tous deux servi  de modèIe à l . lassermann pour camper Son personnaqe de
Joseph Kerkhoven.
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d r a p p e l s  d e  d é t r e s s e .  P a r f o i s  i l  s ' a d r e s s e  à  F i s c h e r  s u r  u n  t o n  p a t h é t i q u e  ;

dans  drau t res  le t t res ,  i l  avoue qu t i l  es t  c r ib lé  de  de t tes  e t  en  appe l le  à

la  r i chesse amér ica ine ,  supp l ian t  un  cor respondant  aux  Eta ts -Un is  qu ton  veu i l le

b ien  lu i  "assurer  deux  années d 'ex is tence"  :  " ' i  mon oeuvre  es t  d igne d 'ê t re

s a u v é e ,  é c r i t - i l ,  a l o r s  m a  p e r s o n n e  d o i t  ê t r e  d i g n e  d ' ê t r e  s a u v é e "  ( l ) .

Au tour  de  1u i ,  le  v ide  se  fa i t  peu.à  peu.  Avec  F ischer  les  re la -

t ions  s ra l tè ren t . ,  les  heur ts  e t  les  malen tendus se  mul t ip l ien t ,  f ru i ts  des

incer t i tudes  po l i t iques  e t  économiques  qu i  touchent  auss i  1 téd i teur .  F ischer ,

lu i -mêne malade e t  v ie i l l i ssant ,  abandonne peu à  peu la  d i rec t ion  de  ses

af fa i res  à  son gendre  Got t f r ied  Bermann F ischer .  Pour  Wassermann,  1a  maison

de Ber l in -Grunewald  nra  p lus  tou t  à  fa i t  le  même v isage.  Ses  le tÈres  se  fon t

p lus  nerveuses  e t  p lus  ex igeantes .  Par fo is ,  i l  éprouve même la  ten ta t ion  de

rompre  des  l iens  drami t ié  e t  d ra f fa i res  v ieux  de  p lus  de  t ren te  ans .

En oc tobre  1931,  la  mor t  de  Schn i tz le r  le  p longe dans  la  cons ter -

na t ion ;  désormais  1e  cerc le  de  ses  amis  v ienno is  n rex is te  p lus .  Wassermann

qui apprend la nouvel le à Berl in écr i t  ar(ssi tôt  à M. Karlweis :  "Encore un

( a m i )  q u i  s r e n  v a  !  O n  a  t e l l e m e n t  l t i m p r e s s i o n  d t ê t r e  c e l u i  q u i  r e s t e ,  i l

semble  inconvenant  de  v iv re"  (2 ) .  Que lques  mois  p lus  Eard ,  i l  pub l ie  dans  la

Neue Rundschau (3 )  un  hommage à  1 'ami  d isparu ,  ce  "nob le  représentan t  d 'une

époque ( . . . )  eng lou t ie " .  I1  rappe l le  leur  dern iè re  rencont re  à  V ienne,  en  mai

1 9 3 1 .  S c h n i t z l e r  é t a i t  a l o r s  a c c a b l é  p a r  l a  s o l i t u d e ,  p a r  f  i n c o m p r é h e n s i o n

et  par  le  v ie i l l i ssement  ;  
t ' l e  règne de  I tespr i t  ma l fa isan t  e t  de  la  v io lence,

le retour à une brutal i té moyenâgeuse dans la vie publ ique et sociale le

décourageaient et le rendaient amer",  i l  avaiË le sent iment.  que son existence

vouée à  l rhumani té  n rava i t  eu  aucune s ign i f i ca t ion ,  pu isque main tenant  la

na t ion  le  re jeÈa i t ,  comme e l le  re je ta i t  les  me i l leurs  de  ses  nembres .

Ces sent iments sont aussi  ceux qutéprouve l , lassermann lui-même en

a s s i s t a n t  à  l a  d é g r a d a t i o n  p r o g r e s s i v e  d e  s o n  u n i v e r s .  A  p a r t i r  d e  l 9 3 l - 1 9 3 2 ,

( l ) A  p r o f  . O v e r m a n n ,  2 2 . I X . 1 9 3 3 ,

( 2 )  2 2 . X . 1 9 3 1 ,  i n é d i t r M a r b a c h l T 3

inédit ,  Marbach Depos i tum.

220  2 .

(3) Er innerung an Arthur Schni ' tz ler, Die Neue Rundschau 43, l 932 rBd  l ,  p .  5 -13 .
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l t i m p r e s s i o n  d t i n s é c u r i t é  e t  d t a b a n d o n ,  l e  p e s s i m i s m e  e t  l r a e c a b l e m e n t  n e  l e

qu i t ten t  p lus .  Es t - i l  à  Ber l in ,  ce  n tes t  que pour  y  passer  "un  d imanche exé-

c rab le"  ou  pour  "ass is te r  à  un  Ër isÈe d îner  chez  F ischer "  ( l ) .  Même les  tour -

nées  de  conférences ,  jad is  en t repr ises  dans  l ten thous iasme,  dev iennenÈ une

manière  de  bann issement ,  un  dépar t  vers  des  perspec t ives  incer ta ines .  Sur  le

po in t  de  qu i t te r  Ber l in  pour  Kôn igsberg  e t  R iga ,  i l  con f ie  â  M.  Kar lwe is  :

"E t  ma in tenant ,  je  pars  pour  les  marécages or ien taux ;  quand tu  recevras  ce tÈe

l e t t r e ,  j e  s e r a i  D i e u  s a i t  o ù "  ( 2 ) .  L e s  s é j o u r s  à  K a r l s b a d  l u i  s o n t  c h a q u e

f o i s  u n  e x i l ,  1 à  i l  r e s s e n È  p l u s  q u r a i l l e u r s  s a  s o l i t u d e  e t . s a  s o m b r e  d e s t i n é e .

P lus  que jamais ,  i l  es t  p r is  dans  le  réseau inex t r i cab le  des  "eompl ica t ions"

d e  l r e x i s t e n c e ,  t r a q u é  p a r  l e s  s o u c i s  d f a r g e n t ,  s e n t a n t  l t a p p r o c h e  d e  l a  m o r t .

1 1  a v o u e  a u  d é b u t  d e  l ' a n n é e  1 9 3 3 :  " U n  f r o i d  g l a c i a l  m e  s a i s i t  q u a n d  j e  p e n s e

à I taven i r  immédia t ,  car  i l  n res t  p lus  nécessa i re  pour  mo i  de  penser  à  un  ave-

n i r  p l u s  é l o i g n é "  ( 3 ) .

/ (
UN HORIZON POLITIQUE LOURD DE MENACES

Comme tou jours ,  i l  res te  d tune sens ib i l i té  ex t rême à  1régard  de

tout ce qui se passe en Al lemagne. Aucun rempart ne peut plus le préserver

des  nouve l les  inqu ié tan tes  qu i  se  mul t ip l ien t ,  n i  1a  d is tance qu i  le  sépare

de l tA l lemagne,  n i  1es  voyages qu t i l  en t reprend en  Su isse  e t  en  I ta l ie  où  i l

cherche vainement Ie calme et l rapaisement.  Même quand i l  se trouve dans la

Haute-Engad ine  e t  qu ' i l  passe p lus ieurs  jours  à  l rhô te1  Chantare l la  de  Sa in t -

Mor i tz  avec  Th.  Mann,  S .  F ischer  e t  H.  Hesse,  les  images obsédantes  de  l rA l l -e -

magne ne  le  qu i t ten t  pas .  La  sérén i té  des  paysages d t l ta l ie ,  r rce t te  par t ie

s u p é r i e u r e " ,  n e  r e s t a u r e n t  p l u s  1 r é q u i l i b r e .  O ù  q u t i l  s o i t ,  c r e s t  t o u j o u r s

l thor izon  a l lemand qu i  se  pro f i le  à  son regard  e t  1a  des t ruc t ion  de  sa  pa t r ie

dans  les  années 1930/1933 e ip l ique  pour  une la rge  par t  sa  propre  ru ine .  L iée

aux  d i f f i cu l tés  ex t rêmes de  la  v ie  personne l le ,  e11e compose un  décor  d rama-

t ique.  Tout ,  à  ce  momenÈ- là ,  donne l f impress ion  d 'un  monde qu i  chance l le ,

l ' lassermann se senÈ brutalement banni de I texistence.

( l )

(2 )

(3 )

A  M .  Ka r lwe i s ,  25 .X1 .1931 r .

25 .X r .  I  931 ,  i b i d .

C i t .  t r a r lwe i s ,  op .  c i t . ,  p .

i néd i t rMarbachrT3 22O 3  .

4s6 .
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son oeuvre et les notat ions de son JournalSa co r respondance ,

prouvent  qut i l  a  suiv i  avec

peut comprendre l taccablement et

a v o i r  p r é s e n t e  à  l t e s p r i t  c e t t e

s ' i n v e r s a  l e  c o u r s  d u  d e s t i n .

angoisse la montée de la barbarie et on ne

le  désespo i r  de  ses  dern iè res  années sans

page de  l rh is to i rè  où ,  pour  L 'A l lemagne,

Dès 1929r la cr ise économique mondiale menace le pays, le chômage

augmente ,  I ta l l iance de  Hugenberg  e t  de  H i t le r  con t re  le  p lan  Young démont re

l r e x i s t e n c e  d t u n e  o p p o s i t i o n  v i r u l e n t e .  L e  2 7  m a r s  1 9 3 0 ,  l a  d é m i s s i o n  d u  c a -

b ine t  Mi i l le r  marque la  f in  du  rég ime par lementa i re  e t  jusqu 'en  mai  1932 les

décrets- lois du chancel ier Brûning ne pourront endiguer ni  t"e aalabrement

économique e t  les  fa i l l i tes  banca i res ,  n i  la  p rogress ion  du  nombre  des  chô-

rneurs  qu i ,  en  décembre  1931,  s 'é lève  à  p lus  de  5  500 OOO,  n i  1a  montée du

nat iona l -soc ia l i sme dont  les  cand ida ts  ob t iennent  107 s ièges  au  Re ichs tag

l o r s  d e s  é l e c t i o n s  d u  l 4  s e p t e m b r e  1 9 3 0 .  E n  1 9 3 1 ,  1 ' o p p o s i t i o n  n a t i o n a l e  s e

conso l ide  en  s tun issanÈ dans  lexFront  de  la  Harzburg"e t  la  d isso lu t ion  des

S . A  e t  d e s  S . S .  e n  a v r i l  1 9 3 2  n e  c o n s t i t u e  q u t u n e  m e s u r e  t r a n s i t o i r a  e t

sans  e f fe t  pu isqute l le  sera  presque auss i tô t rap-por tée  
"o r rs  

1e  gouvernemenE

su ivant .  A  par t i r  de  1à ,  le  p rocessus  de  c tés in tégra t ion  de  la  Répub l ique

sravère  i r révers ib le .  Les  chance l ie rs  von Papen e t  von  Sch le icher  ass is ten t ,

sans  savo i r  l r in te rpré ter ,  n i  la  cana l i -ser ,  n i  l rend iguer  à  1a  progres-

s ion  du  naz isme.  Le  3 l  ju i l le t  1932,  H i t le r  enreg is t re  un  succès  cons idérab le

lo rs  des  é lec t ions  au  Re ichs tag  où  en t ren t  23O députés  naz is .  Désormais ,  ma l -

g ré  un  recu l  du  par t i  h i t lé r ien  aux  nouve l les  é lec t ions  de  novembre  1932,  la

Répub l ique es t  condamnée,  e l le  s rachemine vers  sa  ru ine  dans  le  chaos ,  Ia

v io lence e t  1e  chômage grand issants .

I l  es t  auss i  impor tan t  de  sou l - igner  que la  dern iè re  année de  l tex is -

tence de l . lassermann coincide avec la première année du régine nazi.  Quand

I r lassermannn meur t r le  le r  janv ie r  1934,  H i t le r  es t  ins ta l lé  depu is  gnze mois  â

l a  c h a n c e l l e r i e .  L t a u t e u r  a  d o n c  a s s i s t é  a u  c o u r s  d e  l t a n n é e  1 9 3 3  à  l a  m i s e

au pas  du  pays ,  à  l t incend ie  du  Re ichs tag  e t  à  la  p romulg ,a t ion  des  I 'décre ts

pour  Ia  p ro tec t ion  du  peup le  e t  de  l tE ta t "  qu i  s tensu iv i t  immédia tement .  I1

a  vu  les  dern iè res  é lec t ions  l ib res  du  mois  de  mars  e t ,  le  12  décembre ,  les

premières élect ions dans Ie système du part i  unique instauré depuis le l4

ju i l le t .  Les  p le ins  pouvo i rs  accordés  à  H i t le r  le  23  mars ,  la  suppress ion

des  synd ica ts  deux  mois  p lus  ta rd ,  le  re t ra i t  de  l tA l lemagne de  la  Soc ié té
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des Nat ions ,  la  mise  au  pas  des  Lânder  e t  de  la  cu l tu re  avec  la  c réa t ion ,

en  septembre ;de  la  "Chambre  cu l tu re l le  du  Re ich"  ( l )  sous  la  d i rec t ion  de

Goebbe ls ,  tou t  dans  ce t te  année 1933 a  conf i rmé la  l iqu ida t ion  de  "1 'EEat

de dro i t " ,  la  f in  d run  monde,  la  des t ruc t ion  des  va leurs  sur  lesque l les  re -

posa i t  I tex is tence drun  écr iva in  humanisÈe.

I^ lassermann é ta i t  mor t  depu is  p lus  d run  an  lo rsque fu ren t  pub l iées

en septembre  1935 les  lo is  de  Nuremberg  sur  " la  c i toyenneté  du  Re ich"  e t  " Ia

pro tecÈ ion  du  sang e t  de  l fhonneur  a l lemanct i l  qu i  dén ia ien t  aux  Ju i fs  I tappar -

tenance à la nat ion en ne reconnaissant en eux que de simples qtrrggr"ggl=-

r ige  e t  non p lus  des  Staa tsb t rger  Ma is  b ien  avant  ce t te  d isc r im ina t ion

to ta le  e t  o f f i c ie l le  l . lassermann a  eu  tou tes  les  ra isons  de  se  sent i r  exc lu

e t  re je té .  En e f fe t ,  les  âc tes  de  v io lence ouver te  se  sont  mu l t ip l i (s  dès

I 'a r r i vée  drH i t le r  à  la  chance l le r ie .  A  par t i r  du  le r  avr i l  1933,  une campa-

gne de boycott  a êtê déclenchée contre les commerçants israél i tes et rapide-

ment  des  lo is  on t  in te rd i t  aux  Ju i fs  l raccès  aux  car r iè res  de  fonc t ionna i res

et le mariage avec des fonct ionnaires ay'yens. Pour l ,Jassermann, i I  étai t  c lair

gue 1e  monde german ique s tapprê ta i t  à  le  re je te r  avec  sa  communauté  d to r ig ine

UN CO}{BAT INEGAL

Dans ces  années 1930-1934,  i l  a  dû  se  dé terminer  par  rappor t  aux

événements l  chercher  sa  vo ie  dans  un  un ivers  qu i  n ré ta i t  p lus  le  s ien .  Ses

réac t ions  désespérées ,  que lquefo is  cont rad ic to i res ,  témoignent  d tun  grand

désar ro i

Le fond de son att i tude a toujours été const i tué par une grande

m é f i a n c e  à  1 r é g a r d  d e  l r e n g a g e m e n t  p o l i t i q u e  d i r e c t  ( 2 ) ;  j a m a i s  i l  n ' a  v o u l u

ê t re  l rhomme drun par t i ,  es t imant  que 1 técr iva in  do i t . fa i re  en tendre  sa  vo ix

aut remenÈ.  11  comprend mal  I tengagemenÈ to ta l  de  cer ta ins  in te l lec tue ls  comme

( l )  La  Re ichsku l tu rkammer  é ta i t  d iv isée  en  7  chambres  donÈ l rune é ta i t  la
n e i f f i e r . E n d é c e m b r e l 9 3 3 , 1 e s é c r i v a i n s d u r e n t o b 1 i g a -
f f i ce t techambre .

(2 )  La  seu le  ques t ion  qu i  l ra -poussé à  un  engagement  d i rec t  es t  la  ques t ion
juive. Mais, même à l 'égârd de ce problème, i l  a adopté depuis Mein l^ leg
une a t t i tude  nouve l le ,  i l  a  vou lu  p rendre  de  la  d is tance e t  se  p lacer
au-dessus  de  la  nê lée .
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H e i n r i c h  M a n n  ( l ) .  L o r s q u ' e n  1 9 2 9  I a  d é t é r i o r a t i o n  d u  c l i n a t  p o l i t i q u e  a l l e -
mand ne fa i t  p lus  de  doute  pour  lu i  - i l  s res t  t rouvé conf ron térà  Mi ins te r rà
un grouPe dranc iens  combat tan t .s  hos t i les ,  tand is  qu tà  Mun ich  une assoc ia t ion
naz ie  a  inscr i t  son  nom sur  une l i s te  no i re  d técr iva ins  "nu is ib les" -  i l  p rend
p lus  ne tÈemenÈ consc ience que le  fa i t  po l i t ique  l - renv i ronne de  tou te  parÈ.
11  ten te  a lo rs  de  préc isêr  sa  pos i t ion  dans  un  tex te  in t i tu lé  po l i t i k  und
D i c h t k u n s t  ( 2 ) .  p t u t ô t  q u e  d e  " p o 1 i t i q u e " ,  i l  p r é f è r e  d ' a i l l e u r s  p a r r e r

" d ' a f f a i r e s  p u b l i q u e s "  ( ô f f " " t I i " h .  o i " g . ) ,  c e  q u i  e s t  r é v é l a t e u r  d e  s e s
hés i ta t ions .  11  a f f i rme que les  écr iva ins  ne  peuvent  p lus  se  permet t re  de  v i -
v re  dans  un  iso lement  qu i  leur  a  coûté  t rop  cher  dans  1e  passé,  ma is  i l  re -
f u s e  u n ' r a r t  p o u r  l a  p o l i t i q u e "  q u i  s e r a i t  u n e  s o r t e  d e  c o n t r a i r e  d e  1 ' a r t
pour  l ra r t .  En  Èant  que c i toyens ,  les  écr iva ins  on t  cependanÈ le  devo i r  de
f a i r e  p r e s s i o n  s u r  I t E t a t  a v e c  l e s  m o y e n s  q u i  s o n t , l e s  l e u r s ,  c t e s t - à - d i r e
par leur oeuvre. En ce qui le concerne, Wassermann pense que sa product ion
romanesque représenÈe 1a forne dtengagement qui correspond à son tempérament,
à  s â T s i t u a t i o n  e t  à  s e s  p o s s i b i l i t é s .  1 1  h é s i t e  à  d e s c e n d r e  d i r e c t e m e n È  d a n s
1 'a rène po l i t ique  :  "Le  roman!  écr i t - i l r sne  peut  ê t re  r ien  drau t re  qu tun  re -
f l e t  d e  I a  r é a l i t é ( . . . ) Q u a n d  j ' e x p o s e  l a  s i r u a t i o n  d e  1 a  j u s t i c e  e r  l e s  r a p -

P o r t s  d e  l a  s o c i é t é  a v e c  l r i d é e  d e , j ' u s t i c e ,  c r e s t .  a u s s i  u n  f a i t  p o l i t i q u e  a u
s e n s  l e  p l u s  6 1 e v q . . . ) C e  q u i  e s t  i m i o r È a n t ,  c f e s t  d e  s r i d e n t i f i e r  a u  d e s t i n
d e  1 r é p o q u e " .

En oc tobre  I93O,  répondant  à  une Enquête  sur  la  s i tua t ion  po l i t ique

Présente  (3 ) ,  i l  con f i rme ce t te  p r ise  de  pos i t ion  e t  réa f f i rme,  que lques  semai -
nes  après  les  é lec t ions  au  Re ichs tag  où  les  naz is  on t  recue i l l i  6 ,4  mi l l ions
de vo ix ,  que "1récr iva in ,  par t i cu l iè rement  le  romanc ier ,  ne  do i t  apparÈen i r
à aucun part i ,  st i l  veut donner une inage relat iveroent vraie et complexe de
l tépoque" ,  i l  rappe l le  qu t i l  n "esÈ f in féodé à  aucun progranuoe"  e t  que la  seu-
le  vo ie  qu i  lu i  semble  poss ib le  pour  dominer  les  p rob lèmes du  temps es t  ce l le

( l )  En  1929r  l ' t i l l y  Haas lu i  demande de fa i re  parÈ ie  d run  comi té  de  lec tu re
avec G. Benn et H. Mann. Wassermann répond :  " Ich sehe keine rechte Môg-
l ichkeitrmeinen SÈandpunkt bei i rgendwelchem Urtêi l  demjenigen Heinr ich
Manns anzunâher4, der javornehmlich pol i t isch or ient ier l  ist ,  sogar nach
der  dernagog ischen Se i re  h i r " ,  23 .v r .1929,  inéd i t rMarbach,Depos i tu ; .

(2 )  In  Jahrbuch der  Sek t ion  fû r  D ich tung_11929,  p ,  129-131.

( 3 )  T n  D i e  L i n k s k u r v e r 2 .  J h r g . ,  N .  l O ,  o i c r o b r e  1 9 3 0 ,  p .  5 .
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de la  c réa t ion  ar t i s t ique .  Que lques  mois  auparavanÈ,  i l  ava i t  répondu par  la

négat ive â une associat ion israél i te qui lu i  demandait  de prononcer une con-

fé rence sur  un  prob lème ju i f ,  es t imant  que sa  miss ion  cons is ta i t  à  t ransPoser

ce genre de quest ions dans son oeuvre et à 1es exprimer à travers t tune forme

e t  d e s  p e r s o n n a g e s "  ( l ) .

Ma is  i I  s tavère  rap idement  que ce t te  a t t i tude  es t  ma1 adaptée  à

un monde où  les  heur ts  avec  l rac tua l i té  quot id ienne,  1a  conf ron ta t ion  perma-

nente  avec  la  v io lence e t  I ' i n to lé rance,  ex igent  des  réponses  p lus  b ru ta les .

L tavers ion  pour  1 'a f f ron tement .po l i t ique  dans  une époque où  tou t  se  résume à

ces  a f f ron tements ,  la  fo i  en  la  poss ib i l i té  d rune amél io ra t iôn  mora le  de  Lrhom-

me dans  une pér iode de  fanaEisme eÈ de négat ion  des  va leurs  in te l lec tue l les

et morales about issent au déchirernent et à une souffrance exaspérée.

i , lassermann s resÈ senÈi  cerné  de  p lus  en  p lus  é t ro i tement  par  les

événements ,  menacé dans  sa  sécur i té ,  p r ivé  de  sa  l iber té  de  dép lacement .  Dès

1930,  les  p remières  d i f f i cu l tés  se  fon t  jour  au  se in  de  la  Sec t ion  de  L i t té -

ra tu re  de  l rAcadémie ,  i l  dénonce a lo rs  1es  tens ions  po l i t iques  qu i  p " r ,  à  peu

p a r a l y s e n t  I ' i n s t , i t u t i o n .  1 1  é e r i t  l e  2 3 . X I I . l 9 3 O  à  R e n é  S c h i c k e l e  :  I ' I 1  n t y

a  aucun espr i t  de  corps  parmi  les  A l lemands,  aucune vér i tab le  d ign i té  eË même,

en réal i té,  aucune humanité vér i table, comme on le constate en voyant les

courants ant isémites qui se manifestent jusque dans un groupe comme le nôtre

que l ton  pré tend cho is i .  Auss i  long temps que des  membres  pro f i te ron t  de  l tex is -

tence d tune te l1e  ins t i tu t ion  pour  assouv i r ,  en  cachet te  ou  au  grand jour ,

leurs  ressent iments  subvers i fs ,  i1  esÈ i rnposs ib le  d tespérer  quo i  que ce '  so i t " (2 )

Devant  la  montée de  l tan t isémi t i sme,  i l  se  demande s t i l  pour ra  encore  se  ren-

dre  à  Mun ich  e t  à  Ber l in  ;  à  p lus ieurs  repr ises ,  i l  fa i t  des  démarches  auprès

de l tambassade d tA l lemagne à  V ienne pour  qu ton  fac i l i te  ses  voyages e t  qu ton

assure  sa  sécur i té .  En oc tobre  1931,  a lo rs  qu t i l -  se  t rouve à  Kôn igsberg '  une

de ses interviews est exploi tâe par un journal pro-nazi qui  déclenche contre

lu i  une v io len te  canpagne de  presse.

11  es t  a lo rs  amené à  s r in te r roger  sur  la  va leur  de  son combat .

Ainsi ,  i l  avoue à une correspondante qui 1e suppl ie de prendre Part i  et  de

fa i re  enËendre  sa  vo ix  :  I ' Je  devra is  mu l t ip l ie r  mon temps par  cent ,  mes. fo r -

ces  par  rn i l le  pour  descendre  dans  l - ta rène,  comme on ne  cesse de  l fex iger  de

( l )  2 4 . I I .  1 9 3 0 ,  i n é d i t r M a r b a c h r D e p o s i ' t u m .

(2)  ïnéd i t ,  Marbach ,62  47  .
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m o i ,  d r a i l l e u r s  a v e c  r a i s o n .  J e  n e  l e  p e u x  p a s ,  j "  n t e n  a i  p a s

b ien  qu ton  pu isse  se  demander  s r i l  es t  permis  en  pare i r  cas  de

d e  s o n  o e u v r e "  ( l ) .

Des  doutes  montent  en  lu i  e t  i l  ne  peuÈ b ien tô t  p lus  se  sous t ra i re

à  la  nécess i té  de  s tengager .  Ma is  en  même temps i l  a  consc ience qu tavec  les

s e u l e s  a r m e s  d e  l r e s p r i t  e t  d e  1 r é c r i t u r e ,  l r i n t e l l e c t u e l  e s t  d é m u n i  f a c e  à

un adversa i re  écrasant .  Son oeuvre  passée 1u i  semble  inu t i le  (2 )  e t  tou te  la

f in  de  sa  v ie  sera  dominée par  ce  sent iment  t rag ique d t impu issance dans  un

monde qui exige 1 |  engagement.

11  voudra  a f f ron ter  d i rec tement  ses  adversa i res ,  b ien  que tou te

sa  na ture  y  répugne ;  i l  i ra  souvent  jusquraux  l im i tes  de  ses  fo rces .  A ins i ,

en  décembre  1930,  i l  re lève  le  dé f i  d 'un  groupe naz i  e t  se  rend à  He ide lberg

pour  ten i r  une conférence devant  un  pub l ic  hos t i le ,  i l  es t ime "qu t i l  n tag i -

r a i t  p a s  b i e n 1 . . . . ) . r  s e  b l o t t i s s a n t  c o n m e  u n  l â c h e ( . . . ) d a n s  s a  c o q u i l l e

d 'escargot "  (3 ) .  A  1 'égard  de  la  communauté  ju ive  auss i  son  a t t i tude  se  mod i -

f ie .  Désormais  i l  se  sent  so l ida i re  ;  i l  répond le  l8  févr ie r  1933 à  une asg 'o -

c iaE ion  qu i  1u i  demande son appu i  :  t t Je  su is  à  vo t re  d ispos i t ion  avec  mon

n o m  e t  m a  p a r o l e "  ( 4 ) .  M a l g r é  s a  s a n È é  d é f a i l l a n t e ,  i l  m u l t i p l i e  l e s  v o y a g e s ;

i l  se  rend en  A l lemagne,  en  Ho l lande e t  en  Su isse  où  i l  s tadresse à  1a  jeu-

nesse à  l roccas ion  d 'un  "Congrès  paneuropéen" ,  en  oc tobre  1932.  11  prononce

a lors  son D iscours  à  la  Jeunesse sur  la  V ie  dans  l tE .spr i t  (n .a"  
" "  

a i "  l "g " "d

i iber das Leben im Geiste) qt i  dénonce le fanat isme contemporain, le mépris

( l  )  Inéd i t rMarbach l  Depos i tum,

(2)  11  écr i t  Le  26 . I I I . l93 l  à  une cor respondante  anonyme :  "Ob ich  noch zu
meiner  Schr i f t  Me in  Weg a ls  Deutscher  und Jude s tehe,  i s t  e ine  Frage,  so
na iv  w ie  e twa d  wâre . . . .  Obsc t ron  meine
oPÈin is t i sche En^rar tung von damals  schmâhl ich  be t rogen worden is t  u rd 'der
Ruf  und Auf ru f ,  den das  Buch bedeuteÈe,  nuÈz-  und fo lgen los  verha l l t  i s t ,
hat s ich meine innere St immung nur in der l^ leise verândert ,  dap ich eben
d ie  Nutz -  und Fo lgen los igke i t  so lcher  Schr i t te  e ingesehen habe ;  s ie
sche i te rn  und mi issen sche i te rn  an  dem Mange l  an  jeg l i cher  Hunan i tâ t ,  je -
der  E ins ich t  und Gûte" ,  inéd i t ,  Marbach Depos i tum.

(3)  22 .XI .  193O,  inéd i r rMarbach,  Depos i tum,

inédit ,  Marbach, Depositum.

1 e

s e

d r o i t ,

prévaloir

(a )  n  Vere in  f i i r  fo r tschr i t t l i ches  Judentum,
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de I ' ind iv idu ,  Ia  d iv in isa t ion  de  1 'E ta t  e t  en  appe l le  au  respec t  des  va leurs

s p i r i t u e l l e s  e t  m o r a l e s .

I1  s 'adresse même à  s9s  f lan is  a roér ica insr rdans  une le t t re  in t i tu -

Ayez le Courage de vos Rêves t t tat t  U"t  
""  

.""rn tr  ,  plaidoyer con-

Ie  na tér ia l i sme e t  Le  ra t iona l i sme.

Mais  e tes t  tou jours  l toeuvre  romanesque eÈ c r i t ique  qu t i l  cho is i t

p r iv i lég ié  pour  expr imer  ses  idées .  I1  essa ie  a lo rs  de  concent re r

dans  deux  d i rec t ions .

D 'une par t ,  i l  cherche à  donner  une descr ip t ion  de  son époque,  à

fa i re  appara î t re  sa  fo l ie  dévas ta t r i ce  pour  amener  ses  lec teurs  à  p rendre

c o n s c i e n c e  d e  I a  g r a v i t é  d e  l a  s i t u a t i o n .  D a n s  E t z e l  A n d e r g a s t  ( 1 9 3 1 ) ,  i l  d é -

c r i t  l tA l lemagne à  t ravers  sa  jeunesse en  pro ie  au  fanat isme e t  à  l r in to lé ran-

ce ,  i l  pe in t  le  tab leau drune malad ie  menta le  du  corps  soc iaL .  Dans les  der -

n iè res  pages des  Se lbs tbeÈrachtungen ( t933) ,  i l  dénonce,  coûrme i l  l rava i t

fa i t  douze ans  p lus  tô t  dans  Mein  Weg,  l ran t isémi t i sme a l lemand.  Une fo is

encore, i l  met son pays en accusaÈion avec un courage que soul igne la date de

paru t ion  du  l i v re  :  I ' Le  foyer  des  in t r ig r r " { ,  le  cent re  de  l r in fec t ion ,  c tes t

corr lme toujours l rAl leuragne !  CeIa fai t  nal  !  Ce pays mervei l leux !  Ce peuple

i n c o m p a r a b l e ! "  ( l ) .

Drau t re  parË,  consc ien t  qu ' i l  ne  peuÈ t rans former  le  monde,  i l  se

ré fug ie 'dans  une ré f le -x ion  mora le  e t  re l ig ieuse,  i l  cherche la  vo ie  d run  pos-

s ib le  sa lu t ,  exp lo ran t  ce  qu t i l  appe l le  " les  chemins  in té r ieurs  de  la  l ibéra-

t ion"  (2 ) .  I1  écr i t  en  août  1932,  à  p ropos  de  la  Tro i .s ième Ex isËence de  Joseph

Kerkhoven quri l  est en train de rédiger :  "Ce l ivre esÈ un grand acte de l ibé-

ra t ion  in té r ieure .  Peut -êLre  aura is - je  pér i  s i  je  n tava is  pas  t rouvé ceEte

planche de salut.  l " lon âme est assai l l ie,  i l  faut,  t rouver un chemin vers le

d iv in .  P lus  on  v ie i l l i t ,  p lus  on  éprouve le  sent imenE a f f reux  drê t re  pourchassé

par  1a  mor t ,  la  mor t  à  laque l le  on  voudra i t  échapper  e t  qurà  d fau t res  moments

on appe l le  de  ses  voeux"  (3 ) .

( l )  Se lbs tbe t rach tungen,  p .  lO l .  Wassernann a  écr i t  éga lqnent  à  ce t te  da te  un
.

(2 )  A  Chap i ro ,  20 .XI I  .1932,  inéd i t rMarbachr  Depos i tum.

(3)  A  S.  F ischer ,  iqGer rnan l i fe  and le t te rs  3 lg4g l l950,  p .  3o .Dans une le r t re
au professeur Overmann, !{assernann a également soul igné cet aspect,  de son
ronan : "Je suis sur le point de terniner rDorr grand roman dont le senrmêt
est de nature rel igieuse. Le l ivre doit  const iËuer un sout ien pour I thuma-
nité cont,emporaine, perdue et désespêrée. I1 doit  la conduire de nouveau
au-de là  de  I tun ivers  sens ib le ,  dans  la  sphère  d iv ine" .22 . I .X . l933,  inéd i t ,
Marbach1 Depositum

conme moyen

s e s  e f f o r t s
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C r e s t  d ê j à  f r a t t i t u d e  d r u n  h o r u n e  q u i  s t a p p r ê t e  à  q u i t t e r  l a  v i e ,

qui réf léchit  aux f ins dernières et revient.  sur lui-nêrne et sur les valeurs

qut i l  considère coîrme essent iel les. Mais crest en même ternps une sorte de

cons ta t  d téchec ,  un  avau dr i ropu issar rce  à  mod i f ie r  les  réa l i tês .

Pendant toute la dernière année de sa vie,  Wasserurann voudra faire

entendre  ce  message drhumani té  e t  de  fo i  ;  jana is  le  déca lage n taura  é té  auss i

grand entre ses convict ions et un univers incapable de les entendre, entre

les  paro les  du  "chercheur  de  D ieu"  e t  la  c lameur  des  fou les  fanat iques .

LA DERNIERE ANNEE

A accompagner lJassennann tout au long de lrannée 1933, on éprouve

une impress ion  de  déchéance,  de  des t ruc t ion  drune ex is tenee dans  toub les

domaines ,  personne l ,  fami l ia l  e t  p ro fess ionne l .  La  ru ine  matér ie1 le  es t .  con-

sonrmée,  la  santé  dé labrée de  man ière  i r révers ib le ,  le  sent iment  d 'abandon e t

d ' insécur i té  accab lan t  ;  ce  n tes t  p lus  qu tune er rance absurde vers  la  mor t .

/  pour ! , lassermann contrne pour beaucoup drautres écr ivains al lemands,

f  incend ie  du  Re ichs tag ,  le  27  févr ie r  1933,  Erarque un  tournant  déc is i f  e t

révè le  les  vér i tab les  dangers .  A .  Dôb l in ,  A .  Ker r  passent ,  dès  ce t te  da te  à

l té t ranger ,  Th .  Mann e t  R.  Sch icke le ,  gu i  son t  en  voyage,  ne  regagnent  pas

1rA l lemagne.  ln lassermann comprend que le  c ie l  s res t  dé f  in i t i vement  assombr i ;

tou t  ee . 'qu i  se  produ i t .  ensu i te ,  n res t  qu tune conf i rmat ion  de  ses  c ra inEes :

Ie  lO mai ,  ges  l i v res  f iguren t  par rn i  ceux  que l -es  é tud ianEs ber l ino is  je t ten t

dans les f larnmes sur une place de Unter den Linden, en face de lruniversi té.

Le 16 rnai,  la l iste noire du Bôrsenblatt  f i i r  den deutschen Buchhandel le dé-

signe cortrne l run des 135 auteur.e dont les oeuvres peuvent être él iminées dans

le  cadre  des  roesures  "d rassa in issement  des  b ib l io thèques pub l iques"  ( l ) .

Wassermann a  désormais  la  conv ic t ion  qu taprès  les  bases  matér ie l les  e t  soc ia -

les  de  son ex is tence,  tous  les  fondements  lêgaux  on t  désormais  cédé.  Dès Ie

le r  aoûÈ 1933,  i l  essa ie  d ten  persuader  F iseher  qu i ,  en  ce  domaine ,  se  nont re

p l u s  c o n f i a n t  q u e  l u i :  " J e  n e  p e u x  p a s  p a r t a g e r  t o n  o p t i m i s m e . . .  I 1  n ' y  a

aucun doute ,  c resE un ordre  léga l  nouveau qu i  s res t  ins tauré"  (2 ) .

( l )  t lassermann n tes t  pas  encore  dés igné cor 'me t 'e igent l i cher  Hauptschâd l ing" ,
ce  qu i  es t  dé jà  le  cas  pour  A .  Ker r ,  H .  l ' l ann ,  A .  Zwe ig ,  A  I 'except ion  de
Mein Weg, ses oeuvres seront encore publ iées en 1933, corme cel les de Th.
Mann e ide  H.  Hesse.  E1 les  souf f r i ron t  cependant  d tune propagande hos t i le .

(2) lnédit ,Marbachr Depositum.,
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Quelques événeroents émergent  de cet te masse de tourments eË dt igno-

m in ie ,  e t  d rabo rd  l a  démiss ion  de  I ^ Iasse rmann  de  l - tAcadémie .

Pou r  l u i  comme pou r  beaucoup  d fau t res ,  ce t t e  démiss ion  es t  l a

conséquence log ique du  processus  de  dégradat ion  qu i  marqua i t  la  v ie  de  la

S e c t i o n  d e  L i t t é r a t u r e  d e p u i s  p l u s i e u r s  a n n é e s .  A  p a r t i r  d e  l 9 3 } l l 9 3 l ,  l e s

luËtes  d ' in f luence po l i t iques  dues  à  1a  pénét ra t ion  naz ie ,  s té ta ien t  in ten-

s i f i é e s ,  e n t r a î n a n t  l a  d é m i s s i o n  d e  H .  H e s s e  ( l )  e t ,  p o u r  d e s  r a i s o n s  o p p o -

s é e s ,  c e l l e  d e  W i l h e l m  S c h â f e r  e t  d e  E . G .  K o l b e n h e y e r  ( 2 ) .  L t a n n é e  1 9 3 3  f u t

marquée,  dès  l fa r r i vée  du  naz isme,  par  des  mesures  de  mise  au  pas  de  f  ins t i -

tu t ion  qu i  about i ren t  à  1 'exc lus ion  des  mei l leurs  e t  à  la  p iomot ion  des  méd io-

c res .  H '  Mann (3 )  e t  Kâthe  Ko l lw i tz  fu ren t  exc lus  dès  le  15  févr ie raprès  avo i r

s igné avec  E ins te in  un  appe l  en  faveur  d tune a l l iance en t re  1es  par t i s  S .P.D.

e t  K .P.D.  pour  fa i re  face  à  la  d ic ta tu re .  Peu après  la  nominat ion  de  Goebbe ls

au min is tè re  de  la  p ropagande,  Max von Sch i l l i ngs ,  p rés ident  de  1 'Académie ,

adressa 'à tous  les  membres  de  la  Sec t ion  de  L i t té ra tu re  un  ques t ionna i re  qu i

les  inv i ta i t  à  t . i re r  Ies  conc lus ions  du  I ' changemenE de la  s i tua t ion  h is to r ique

" t { . . .1  
à  co l laborer  loya lement  "au  t rava i l  de  l rAcadémie  en  s tabs tenant  de

( l )  C f .  H .  H e s s e  à  T h .  M a n n ,  X I I ,  l 9 3 l  :  " D e r  l e t z t e  G r u n d  m e i n e s  U n v e r m ô g e n s
zur  E inordnung in  e ine  o f f i z ie l le  deutsche Korpora t ion  is t  me in  t ie fes

Mip t rauen gegen d ie  deutsche Repub l ik .  D ieser  ha l t lose  urdge is t lose  Staa t
ist  entst .anden aus dem Vakuum, aus der Erschôpfung nach dem Kriege. Die

paar  gu ten  Ge is te r  der  Revo lu t ion ,  we lche ke ine  war ,  s ind  to tgesch lagen,
un ter  B i l l i gung von 99  Prozent  des  Vo lkes .  D ie  Ger ich te  s ind  ungerecht ,
d i e  B e a m t e n  g l e i c h g i i l t i g , ' d a s  V o l k  i n f a n t i 1 . . " ,  i n  H e s s e - T h .  M a n n ,  B r i e f -
rle-shjs:L, p. l7-18
C f .  a u s s i  H .  H e s s e  à  T h .  M a n n ,  2 0 . I I .  l 9 3 l
gegen den le tz igen Staa t ,  re i i  e r  neu und
w e i l  e r  m i r  b e i d e s  z u  w e n i g  i s t ' ,  i b i d . ,  p .

: " i ch  b in .  n ich t  mip t rau isch
repub l ikan isch  is t ,  sondern

l 2 -  1 3 .

(2 )  Les  ra isons  de  I^1  .  Schâfer  e t  E .G.  Ko lbenheyer  nous  sont  connues par  les
exp l i ca t ions  de  He inr ich  Mann,  Prés ident  de  la  Sec t ion  de  L i t té ra tu re  au
m o m e n t d e 1 a d é m i s s i o n d e c e s d e u x a u t e u r s : ' ' D f f i e n n -
baren Vorsa tz ,  aus  der  Sek t ion  e in  Ins t rument  gegen den Staa t  zu  machen. . .
Es  waren ungûnst ige  Arbe i tsbed ingungen.  D ie  meis ten  von uns  saBen mi t
kameradschaft l icher Gesinnung um den langen Tisch in einem hel len Zimmer
des  Hauses  Par iser  P la tz  4 ,  s ie  r^ ra ren  herz l i ch  bere i t ,  zu  tun ,  was  der  Ç-è1-

t u n g  d e r  L i t e r a t u r  n t t z e n  k o n n t e , ( . . . )  d a  f i n g  j e d e s m a l  e i n e r  a n ,  u n s
vorzuha l ten ,  mi t  dem deutschen Vo lk  hâ t ten  w i r  n ich ts  zu  tun .  Er  dagegen
ja .  Es  war  n ich ts  mehr  zu  machen" .  Par iser  P la tz  4 ,  F rank fur te r  Ze i tung,
l 5 . I I . l 9 3 l ,  N .  l 2 l - 1 2 3 ,  p .  3 .

(3 )  H.  Mann qu i t ta  l rA l lemagne peu après ,  Ie  2 l  fév r ie r .  C f .  André  Banu ls ,
He inr ich  Mann,Le Poète  e t  la  Pc l i t ique ,  p .  363-364.
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" tou te  ac t iv i té  po l i t ique  pub l ique cont re  le  gouvernement "  ( l ) .  Comme Th.

Mann,  A .  Dôb1 in  e t  R.  Huch,  I " lasser rsann re fusa  d taccompl i r  ce  ges te  d ra l lé -

geance e t  démiss ionna (2 ) .  I c i  encor€ ,  c té ta i t  tou t  un  pan de  son un lvers

qu i  s técrou la i t ,  d rau tan t  p lus  que ce t te  démiss ion  co inc ida i t  p resque exac-

tement avec son 6Oème anniversaire que I 'Acadérnie avait  envisagé, quelques

m o i s  p l u s  t ô t ,  d e  c é l é b r e r  o f f i c i e l l e m e n t  ( 3 ) .

Pour Wassermann, ce 6oème anniversaire fut  une nouvel le occasiôn

de mesurer  la  p récar i té  de  sa  s i tua t ion .  Cer tes ,  beaucoup lu i  témoignèrent

d e  l r e s t i m e  e t  m ô m e  d e  l t a d m i r a t i o n .  E n  m a r s ,  1 a  l i b r a i r i e  F i s c h e r  p a r v i n t ,

non sans  pe ine ,  à  pub l ie r  un  numéro  de  Ia  Neue Rundschau qu i  1u i  é ta i t  en t iè -

remenL consacré  (4 )  e t  dans  leque1 p lus ieurs  au teurs  lu i  renda ien t  hommage :

( l )  "S ind  S ie  bere i t ,  un ter  Anerkennung der  verânder ten  geschïch t l i chen Lage
weiter lhre Person der PreuBischen Akademie der Ki. inste zur Verfûgung zu
s te l len  ?  E ine  Be jahung d ieser  Frage sch l ieBt  d ie  ô f fen t l i che  po l i t i sche
Betât igung gegen die Regierung aus und verpf l ichtet Sie zu einer loyalen
t ' t i tarbeit  an den satzungsgemâp der Akademie zrfal lendén nat ionalen kul tu-
re l1en Aufgaben im S inne der  verânder ten  gesch ich t l i chen Lage" ,  c iÈ .  Hans
Alber t  l . la l te r ,  Bedrohung ùnd Ver fo lgung b is  1933,  Deutsche Ex i l l i te ra tu r
1 9 3 3 - 1 9 5 0 ,  B a n d  l ,  L u c h t e r h a n d  1 9 7 2 ,  p .  l B l ,

(2 )  Le  29 . I I1 .1933,  I , lassermann adressa à  von Sch i l l i ngs  la  le t t re  su ivante  :
"Da Ih re  Zuschr i f t  m ich  i iber  me ine  zukûnf t ige  Mi ta rbe i t  an  der  Akademie
i m  U n g e w i s s e n  l â B t . . . ,  h a l t e  i c h  e s  a u s  G r i i n d e n  m e i n e r  p e r s ô n l i c h e n  E h r e
fûr geboten, meinen Ri icktr i t t  zu erklâren und meinen SiÈz in der Akademie
der  S taa tsgewal t ,  w ieder  zur  Ver f tgung zu  s te l len .  Ich  be tone dabe i  noch-
mals, daB es mein redl icher l .J i l le ger.resen ist ,  an der nat ionalen Aufbau-
arbeit  im Rahmen der Akademie mit  den mir zur Verf i igung stehenden Krâften
te i l zunehmen" ,  inéd i t ,  MarbachrDepos i tum.
Dix jours auparavant,  Fâsîermann avaiË demandé des infornat ions complé-
m e n t a i r e s  p a r  1 e È t r e  d u  l 8 . I I I . l 9 3 3  :  r r l c h  b i n  z u  j e d e r  l o y a l e n  M i t a r b e i È ,
zu jeder Aufbau-Arbeit  an der Akademie grundsâtzl ich berei t ,  da mein gan-
zes I . Ierk und Sein auf nichts anderes abziel t  als Aufbau und Erneuerung.
Doch mi iB te  i chrbevor  i ch  e ine  o f f i z ie l le  Erk lâ rung abgebe,  e rs t  w issen,
ob mich die der Akademie vorgesetzte Behôrde aIs Juden i iberhaupt annehmen
wi rd .  Sons t  habe ich  ja  zu  gegenwâr t igen,  daB man mi r  naeh Abgabe der
Erk lâ rung t ro tzdem den Stuh l  vor  d ie  T i i re  se tzen w i rd" ,  c ï t .  I t .A .  I , Ia l te r ,
o p .  c i t .  p .  1 8 2 .

(3) La cérémonie devait  avoir  l ieu le 3 avr i l  ;  H. Mann devait  prononcer le

.  d i s c o u r s  o f f i c i e l

(4) Gott fr ied Bermann Fischer écr i t  à Th. Mann'à propos de ce numéro :r 'Sie
kônnen sich denken, daB wir einige Umstânde mit  dem letzten l lef t  hattenrr,
4 . I I I . 1 9 3 3 ,  i n  T h .  M a n n ,  B r i e f w e c h s e l  m i t  s e i n e n  V e r l e g e r ,  p .  6 8 0 .
La pubLicat ion de ce numéro dans lequel des écr ivains nis à 1 I  index par
le régirne rendaienÈ hommage à l {assermann, ainsi  que la publ icat ion des
Selbstbetrachtungerr const i tuaient un geste d I  oppos i t ion manifes te.
mont re  auss i  quren  1933 le  naz isme n ta  pas  réuss i  à  é tou f fe r  tou te

E11e
l iber té

dtexpress ion  na lg ré  la  b ru ta le  rn ise  au 'pas  de  la  cu l tu re .
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s .  Zweig le présentai t  coruùe "un jrg. ,  un interprète et un guide de son

temps" ,  H.  Hesse sou l igna i t  son  "humani té"  e t  Dôb1 in  u re t ta i t  l raccent  sur

"sa  pén ib le  des t inée d tau teur  a l lemandç. . ) ,  en  ce t te  pér iode où  les  fondements

va--ci11ent".

Dans l ra tmosphère  de  fanat isme e t  de  v io lence qu i  régna i t  a lo rs ,

ce  numéro  de  la  Neue Rundschau passa presqus inaperçu  e t  d rau t res  pr ises  de

pos i t ion  res t i tuent  avec  p lus  d rexac t i tude 1a  v6r i tab le  s i tua t ion  de  Wasser -

mann,  qu i ,  dès  ce t te  da te ,  se  t rouva i t  exc lu  de  la  l i t t .é ra tu re  de  son temps.

Sous 1a  p lume du c r i t ique  Fr iedr ich  h le iss inger ,  la  revue L i te rar ische
' , l Jè lÈ  ( l )  cons ta te  avec  t r i s tesse  que la  g rande en t repr ise  màra le  de  l . lassermann

a  é c h o u é :  " C e Ë t e  v o l o n t é  p é d a g o g i q u e  t e n d u e  à  l r e x t r ê m e . . .  e s t  r e s t é e  s a n s

ef fe t ,  ma lgré  les  p lus  g rands  succès  de  l ib ra i r ie  e t  le  p lus  vas te  pub l i c " .

On ne  peut  é tab l i r  p lus  c la i rement  un  cons ta t  d téchec  sur  des  ques t ions  auss i

fondamenta les  pour  I ^ Iassermann que l tac t ion  mora le  exercée sur  les  lec teurs .

Dtau t res  jugernents  por ten t  1a  marque de  l f idéo log ie  dominante  de

1répoque.  A ins i  on  peut  l i re  dans  la  revue Der  Gra l  (2 )  que ce t  ann iversa i re

co inc ide  avec  le  "sou lèvement  na t iona l  en  A l lemagne" ,  ce  qu i  do i t  ê t re  pour

t r lassermann une cause de  souf f rance e t  de  t r i s tesse .  On ne  peut  n ie r ,  poursu i t

l rau teur  de  I ta r t i c le ,  gue I , lassermann a i t  appor té  une cont r ibu t ion  impor tan te

à  la  l i t té ra tu re  a l lemande,  cependant  i l  n 'a  acqu is  d ro i t  de  c i té  n i  dans  la

l i t té ra tu re  a l lemande n i  dans  le  peup le  a l lemand Sa fami l le  es t  ins ta l lée

depu is  des  s ièc les  en  Francon ie ,  ma is  t rop  de  carac tér is t iques  du  tempérament

al lemand lui  manquenÈ encore pour que l tAl lemagne trouve dans son oeuvre t 'des

forces  capab les  de  la  rénover  e t  de  l renr ich i r " .  I ^ Iassermann sa i t  ana lyser  la

c r ise  de  la  soc ié té  e t  La  ru ine  de  la  c iv i l i sa t ion ,  ma is  i l  es t  lu i -même pr i -

sonn ier  de  ce t te  a tmosphère  de  déc l in ,  i l  appar t ien t  à  ce t te  soc ié té  qu i  es t

en  t ra in  de  sombrer  e t  par  conséquent  i l  es t  incapab le  de  proposer  des  remè-

des .  Ctes t  une man ière  bru ta le  de  re je te r  l tau teur  à  la  fo is  hors  de  la  com-

munauÈé nat iona le  e t  hors  de  son temps.
'  

! , Iassermann vi t  ses derniers mois dans une atmosphère de bannissement

e t  d rabandon,  au tour  de  lu i  tou t  se  dé fa i t .  I l  veu t  encore  c ro i re  à  f  idée  de

( l )  J .  I ^ Iassermann zu  ge inem 60.  Gebur ts tag ,  in
.

D ie  l i te ra r ische I ' fe l t 9)  t933,

(2 ) Ch . Dernmigr_Bilch.er um Jakob I{assermann, in Der Gral 27r1932 /33 ,  p .  694 -95 .
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sa  m iss ion  mora le  ( l )  e t  i l  en t rep rend  en  novembre  l a  rédac t i on  d run  de rn ie r

d iscours,  Humani tât  und das P-roblem des Glaubens (2) .  Le ton apaisé de ce

tex te  con t ras teavec  l es  accen ts  désespé rés  du  Jou rna l  e t  de  1a  co r respondance .

6 lasse rmann  y  a f f i rme  que  l r honune  ne  peu t  t r ouve r ' l a  pa i x  que  dans  l a  soumis -

s ion  au  des t i n ,  gu t i l  do i t  accep te r  comme une  l o i  i r r évocab le  " l e  monde  dans

l e q u e l  l t a  p l a c é  s a  n a i s s a n c e " .  P a r  c e  g e s t e  d e  s o u m i s s i o n  e t  d ' h u m i l i t é  i l

se  me t t ra  en  acco fd  avec  l e  d i v i n ,  i l  sen t i r a  l a  p résence  d tun  D ieu  qu i  hab i t e

l e  monde  e t  chacun  de  nous ,  sans  que  pou r tan t  nous  pu i ss ions  nous  rePrésen te r

son  image .  A ins i  I t homme pou r ra  deven i r  vé r i t ab lemenÈ lu i -même au  te rme  d 'un

long  p rocessus  de  pu r i f i ca t i on  qu i  en  deux  m i l l e  ans  de  ch r i s t i an i sme  n 'a

môme pas  enco re  commencé .  Du  ch r i s t i an i sme  i 1  f au t  cependan t  re ten i r  l es  i dêes

m a î t r e s s e s  q u t i l  a  p r o c l a m é e s ,  m ê m e  s t i l  l e s  a  s o u v e n t  i g n o r é e s  :  t t l t a m o u r  e t

1 a  m i s é r i c o r d e " .

Tou t  se  passe  déso rma is  comme s l i l  ex i s ta iÈ  pou r  1 ' au teu r  deux

un i ve rs  d i s t i nc t s  :  1 ' un i ve rs  i nsou tenab le  de  l a  réa l i t é  e t  l e  rnonde  i n té r i eu r

qu i  cons t i t ue  l e  seu l  r e fuge .  Le  d rame  es t  que  tou tesces  i dées  qu i  appa ra i s -

seht  comme autant  de cer t i tudes ne l ibèrent  Wassermann n i  des réal Î tés con-

t ra ignan tes  du  p résen t  n i  de  ses  obsess ions .  "Le  désespo i r  que  ( l u i )  cause

1 'A l l emagne  pèse  su r  ( sa )  po i t r i ne  comme une  mon tagne"  e t  i l  se  demande  sou -

v e n Ë  " s t i l  p o u r r a  s u r v i v r e " ( 3 )  à  c e t t e  é p r e u v e .

( l )  En  mars  1933,  i l  répond encore  à  une enquête  sur  D ie  Gerue inschaf t  der
gei-sÈig Schaffenden Deutschlands :  "obwohl * i . t t  @.-
@ w i à w e n i g v o n Z u s a m m e n s c h 1 û s s e n , V e r e i n ï g u n g ' e n ' K o r p o -
rat ionen geist iger Menschen zu en^rarten ist ,  sehe ich doch in lhrem Ruf
nach Entpo l i t i s ie rgng des  Schr i f t s te l le rs  e ine  Môg l ichke i t  p rak t ischer
Verwi rk l i chung.  Aber  \ {enn es  n ich t  auch w ieder  e in  fo lgen loses  St ichwor t . . .
se in  so I I ,  mûBte  es  fù r  uns ,  fû r  wen ige  noch,  d ie  sozusagen mi t  den le t .z ten
Atemzi igen und halb ver&rseifelÈ an Kunst-und Geistesform und Geistesi ibung
hângen, zu einem hei l igen i ' Ierk werden, an dem mitzuarbeiten keiner sâumen
d i i r f te ,  dem noch das  Gef i ih l  der  Menschenwi i rde  und e iner  see l i schen Miss ion
i n n e w o h n t " .  i n  D i e  l i t e r a r i s c h e  l , l e l t  9 ) l 7 . I I I . l 9 3 3 ' N . l l - 1 2 ,  P -  4 - 5 .

( 2 )  O n  t r o u v e r a  l e  t e x È e  d e  c e  d i s c o u r s  d a n s  l e  l i v r e  d e  M .  K a r l w e i s ,  P . 4 6 2
s q .

( 3 )  C i È .  K a r l w e i s i  o p .  c i t . ,  p .  4 5 4 .
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En décembre ,  i l  par t  pour  un  u l t ime voyage.  11  passe d tabord  par

Zur ich  où  i l -  res te  p lus ieurs  jours  pour  res taurer  sa  santé ,  pu is  i l  se  rend

en Ho l1ande.  Le  pays  e t  les  canaux sont  p r is  par  les  g laces ,  pour  la  p remière

fo is  les  sa l les  de  conférences  res ten t  v ides .  Sur  le  chen in  du  re tour ,  i l

s ta r rê te  de  nouveau à  Zur ich  e t  Th .  Mann qu t i l  rencont re  pour  la  dern iè re  fo is

reconnaît  en lui  un homme aux abois,  marqué du sceau de la Eort ,  colume i l  le

rappe l le  dans  une le t t re  à  I I .  Hesse :  "Peu avant  sa  mor t ,  Hassermann es t  passé

ic i ;  i l  ava i t  Èe l lement  changé que nous  fûmes d 'accord  pour  reconna i t re ,  ma

femme e t  mo i ,  gu t i l  ne  surv iv ra i t  pas  à  l 'année nouve l le ( . . . )  i  échappant  de

jus tesse à  la  ru ine  to ta le  dans  laque l le  i l  aura i t  perdu  j , t "qn tà  sa  maison

d t A l t a u s s e e ,  i I  a  t r o u v é  u n  r e f u g e  d a n s  l a  m o r t "  ( l ) .

Quand l lassermann ar r i ve  à  A l taussee le  20  décembre ,  c res t  pour

prendre  conna issance drune le t t re  de  la  l ib ra i r ie  F ischer  qu i  lu i  communique

la  l i s te  de  ses  l i v res  in te rd i ts  e t  lu i  conse i l le  de  chercher  â  l ' é t ranger

une poss ib i l i té  de  pub l ica t ion  pour  son nouveau roman,  La  t ro is ièFre  Ex is tence

de Joseph Kerkhoven. 11 conf ie alors son l ivre au Querido Verlag (2) avec

leque l  i l  ava i t  p r is  con tacÈ lo rs  de  son voyage en  Ho l1ande.  Dans ceÈte  im-

poss ib i l i té  qu i  se  préc ise  d 'ê t re  pub l ié  en  A l lemagne e t  chez  F ischer ,  i l

voi t  la ruine de Èout un travai l  commun et même de toute une carr ière, i l  se

cons idère  dé f in i t i vement  coûrme un proscr i t .  Cres t  en  ce  sens  qu fon  peut  le

met t re  au  nombre  des  écr iva ins  de  1rémigra t ion  ;  v ivan t  hors  des  f ron t iè res

a l l e m a n d e s ,  i l  n t a  p a s  à  s t e n f u i r ,  m a i s  e n  e s p r i t  i l  é m i g r e ,  i l  q u i t t e

1 'A l lemagne où ,  con f ie -Ë- i l  à  G.  Bermanr lF ischer  t ro is  jours  avant  sa  mor t '

" i l  n ty  a  p lus  pour  lu i  d tas i le  in te l lec tue l ,  é tan t  donné que la  no t ion  d tas i -

le  suppose ce l le  de  sécur i té "  (3 ) .  Dans ce t te  même le t t re ,  amère  e t  désespérée,

i l  se  la isse  a l le r  à  un  ges te  de  rup ture  dé f in i t i ve  avec  La  l ib ra i r ie  F ischer

gue personne assurément  n tava i t  souha iÈé à  Ber l in -Grunewald ,  i1  met  o f f i c ie l -

lemenÈ un te rme à  tou te  re la t ion  d ta f fa i res  e t  d tami t ié .  Cet te  vo lon té  de  prê-

ter main forte aux puissances de destruct ion, de consof lrmer la ruine de son

propre  un ivers  révè le  1a  dégradat ion  de  sa  personna l i té .

( l )  3 . I . 1 9 3 4 ,  i n  H .  H e s s e - T h .  M a n n , B r i e f w e c h s e l ,  p . 4 2 - 4 3 .

(2 )  On sa i t  que la  l ib ra i r ienéer la .nda iseQuer ido  Ver lag  pr i t  peu à  peu 1e
re la is  des  maisons  dréd i t ion
E l le  éd i ta  p lus ieurs  oeuvres
Existence d. Jo""ph. K"th*"t

al lemandes-viEt imes de la législat ion nazie.
de l{assermann, en part icul ier La t . rois ièrne
(1934) ,  Tagebuch aus  dern  l { inke l  (1936) .

(3 )  27 .XI I .  I  933 ,  inéd i t ,  Marbach '  Depos i tu rn  .
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du le r  janv ie r  1934,  empor té  par  la

l i té  d 'un  monde qu i  n 'éEa i t  p lus  le

DECLIN DE LA PRODUCTION LITTEMIRE

Dans ses  dern iè res  années,  Wassermann n ta  pas  réuss i

hauteurs  qu t i l  ava i t  a t te in tes  en  1928 avec  L 'A f fa i re

sub i  l e  con t recouo  des  d rames  de  l t ex i s tence .

Outre  deux  vo lumineux  romans,  E tze l  Andergas t  (1931)  e t  La  t ro is ième

Ex is tence de  Joseph Kerkhoven (1934) ,  sa  produc t ion  comprend la  b iograph ie  de

Stan ley  e t  les  d iscours  dé jà  s igna lés ,  l rouvrage au tob iograph ique Se lbs tbe-

Ur rg l lg r rgg"  (1933)  a ins i  qu 'un  recue i l  d 'essa is ,  Tagebuch aus  dem Winke l r  pu-

b 1 i é  à  t i t r e  p o s t h u m e  e n  1 9 3 5 .

Les Selbstbetrachtungen se présentent corf fne une suiEe de Mein I , leg.

On re t rouve dans  ce  tex t .e  c la i r  e t  inc is i f  des  ré f lex ions  p lus  désabusées que

jamais  sur  l r i so lement  de  l r inÈe l lec tue l  dans  le  monde german ique,  des  cons i -

déraE ions  sur  la  l i t té ra tu re  e t  sur  le  rô le  du  romanc ier  témoin  de  son temps,

un .  d / r ro . rc ia t ion  de  la  ha ine  an t i ju ive .  Ma is ,  comme f  ind ique 1e  t i t re ,  le

l i v re  es t  surEout  t tune cons idéra t ion  sur  so i -mêmet t .  L thomme de so ixante  ans

essa ie  d ra t te indre  à  une vue drensemble  de  son évo lu t ion  in te l lec tue l1e ,  i l

t i re  la  sor r rne  de  ses  expér iences  eE de ses  rencont res ,  de  nouveau se  pro f i len t

les  paysages de  la  Francon ie  na ta le ,  les  f igures  de  He imann e t  de  Hofmanrs tha l

Wassermann recherche,  à  t ravers  ses  lec tu res ,  ses  maî t res  e t  ses  pères  sp i r i -

tue ls  ( l ) .  Deux  grandes idées  émergent ,  résumanÈ l ressent ie l  de  ses  préoccu-

pat ions  e t  le  combat  de  son ex is tence :  la  recherche de  la t t fo rmdt ,  impéra t i f

( l )  Une fo is  encore ,  i l  reconnaî t  ses  modè les  dans  les  g rands  romanc iers
f r a n ç a i s ,  r u s s e s ,  a n g l a i s  e t  s c a n d i n a v e s ;  m a i s  i l  f a i t  a u s s i  u n e  l a r g e
part  aux auteurs al lemands :  t 'Nein, ich wi l l r .dap du r ' r i r  von den Ï . Iahlver-
wandschaf  Èen spr ichs t ,  vom tT i tan t '  oder  ' fHesperus" ,  vom Gr i rnmelshausen,
von Ranke, von Gôrres und Eichendorf f ,  von Grimms Mârchen und Kel lers
Legenden, vom ttoberhoft t  und vom ttArren Spielmanntt ,  von t tKater Murrt t  und
"Ji i rg Jenatsch",  Selbstbetrachtungen, p. 94. I1 faut noter que [ . lassermann
1 i s a i t a u s s i a v e c f f i r s a 1 1 e m a n d s m o d e r n e s . o n t r o u v e
dans sa bibl iothèque des oeuvres de ses contemporains :  G. Hauptmann,
H.  Hesse,  T t l .  Mannf lS tehr ,  L .vonAndr ian ,  B .  Ke l le rmann,  O.  Loerke ,  H.
Keyser l ing ,  R.  Huch,  E .  S t raup,  A .  Dôb l in ,  A .  Schn i tz le r ,  H .vonHofmanns-
tha l ,  S  .  Zwe ig ,  F .  Bruckner .

à  se  main ten i r

M a u r i z i u s .  S o nsur  les

oeuvre a
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e s s e n t i e l  " p o u r  l r i n d i v i d u ,  1 a

le  chaos"  (1 )  e t  la  lu t te  pour

se  résume son oeuvre"  (2 ) .

Dans le recuei l  posthume, Tagebuch aus dern l^I inkel,  on appréciera

le  s ty le  a le r te  des  quat re  p remiers réc i ts  insp i rés  par  des  personnages fé rn i -

n ins  fo r tement  typés  des  montagnes au t r i ch iennes ,  a ins i  que des  esqu isses  de

la  v ie  v ienno ise  e t  ber l ino ise  où  se  révè len t  1es  dons  d tobserva t ion  de  1 !au-

teur ;  ces  tex tes  sans  pré ten t ion  cons t i tuent  des  documenÈs des  années 30  e t

nous  res t i tuenË des  images de  ce  temps de  c r ise ,  la  f igure  d tun  d i rec teur  de

banque,  l ta f fo lement  des  mi l ieux  bours ie rs  de  V ienne e t  le  dpec tac le  de  Ber l in

rrgrand cotpsamaigr i  qui  nage dans ses vêtements" (3).

E tze l  Andergas t

Le roman Etzel Andergast,  conçu au départ  comme une peinture de la

jeunesse a l lemande,  se  veut  Lu i  auss i  un  mi ro i r  du  temps.  Depu is  l tA f fa i re

Maurizius (p l r tassermann avait  le sent iment que le publ ic attendait  ce nou-

veau l i v re  (5 ) ,  auss i  a - t - f l  tenu  compte  des  suggest ions  qu i  lu i  onÈ é té  fa i tes

e t  des  rense ignements  qu t i l  a  recue i l l i s  au  cours  de  son voyage de  1929 (6 ) .

Une fo is  encore ,  i I  s res t  la rgement  insp i ré  du  monde german ique,  de  ses  ren-

cont res  avec  des  groupes de  jeunes  qu t i l  a  in te r rogés  sur  leurs  cond i t ions

d t e x i s t e n c e r  l e u r  t r a v a i l  e E  l e u r s  d i f f i c u l t é s .  I 1  a  r e c u e i l l i  l t a v i s  d e

spéc ia l i s tes  des  prob lèmes de  la  jeunesse,  comme jad is  i l  ava i t  consu l té

( l )  ï b i d . ,  p .

n a t i o n  e t  l r h u m a n i t é " ,  s t i l s  v e u l e n t  " c o n j u r e r

1a  jus t i ce ,  " idée  cent ra le  au tour  de  lague l le

( 2 )  I b i d . ,  p .

40 .

96 .

(3 )  Tagebuch aus  dem Winke l ,  p .  149.

(4 )  On se  souv ien t  des  dern iè res  l ignes  de  LrAf fa i re  Maur iz ius  :  "Dami t  endet
der  Fa l l  Maur iz ius ,  n ich t  aber  d ie  Gesch ich te  von Etze l  Andergas t r ' .

(5 )  c f .  le t t re  à  Hans Auf r i ch t ,  l l . I I I . l929  :  " În  den kommenden Jahren muB
ich nun doch an die Etzelarbeit  denken, so hart  die l , l iderstânde auch noch
sind. Denn eigent l ich si tzt  mir die Eanze Welt  dabei im Nacken und r.r i rd
hô l l i sch  au fpassen,  ob .d ie  Sache auch ge l ing t ( . . . ) f c f r  f rage mich  nur  immer ,
wo ich das l ' later ial  herkr iegen sol1-,  die erstê Voraussetzung f i i r  eine

'  
d ich ter ische Romanrea l i tâ t ,  das  is t  ja  das  Grundprob lem,  worauf  a l les
andere ruht",  inédit ,  t ' larbach ,73 198 .

(6 )  I1  a  p rononcé à  ce t te  occas ion  sa  conférence Unterha l tung mi t  dem Leser
ûber  d ie  Zukunf t  des  Knaben Etze l .
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p o u r  L r A f f a i r e  M a u r i z i u s ,  d e s  s p é c i a l i s t e s  d u  r o i t .  I 1  é c r i t  p a r  e x e m p l e  l e

1 . v I . 1 9 2 9  à  l a  d i r e c t r i c e  d r u n  f o y e r  d e  j e u n e s  :  " P o u r r i e z - v o u s  m r i n d i q u e r  l a

t rame  de  que lques  des t i nées ,  que lques  cas  ca rac té r i s t i ques  don t  vous  avez  eu

connaissance dans votre carr ière ? Je rassemble des renseignements et  je  cher-

che  dans  touEes  l es  d i rec t i ons .  Je  pense  à  des  j eunes  gens  de  18  à  20  ans  e t

c e  q u i  m t i m p o r t e ,  c r e s t  l r a t m o s p h è r e  d e  l e u r  e x i s t e n c e ,  l e u r  o r i g i n e ,  l e u r  s i -

t u a t i o n  s o c i a l e ,  l e u r s  r e l a t i o n s  a m i c a l e s  e t  a m o u r e u s e s ,  e t c . . . "  
! t ) .  

O n  a

souven t  d i t  qu 'E tze l  Ande rgas t  se  p résen ta i t  sous  La  fo rme  d 'un  répe r to i re  de

cas ,  on  vo i t  i c i  où  Wasse rmann  a  pu i sé  une  pa r t i e  de  sa  ma t i è re .

L tessen t i e l  de  l a  ma t i è re  du  l i v re  p rov ien t  cependan t  d run  au t re

doma ine .  On  se  souv ien t  qu 'une  des  de rn iè res  scènes  de  L 'A f fa i re  Maur i z i us

nous  monEra i t  E t ze l  en  p ro ie  à  une  c r i se  de  fu reu r  dévas ta t r i ce  gu i  r évé la i t

un  compor temen t  pa tho log ique .  C 'es t  ce t  aspec t  i nqu ié tan t  de  son  pe rsonnage

que  Wasse rmann  s resÈ  e rnp loyé  à  sc ru te r .  Les  vas tes  l ec t . u res  méd ica les  auxque l -

l es  i t  s res t  a l o r s  l i v ré  on t  rnod i f i é  sens ib lemen t  son  p ro je t  de  ro rnan  i n i t i a l .

Sa b ib l io thèque personnel le  cont ienL un nombre impressionnant  de 1 i -

v res  de  médec ine  qu i  peuven t  se  répa r t i r  en  t r o i s  ca tégo r i es  (2 ) .  I { asse rmann

s res t  l n té ressé  à  l a  v i e  des  g rands  médec ins  e t ,  de  t ou tes  l es  b iog raph ies

qu ' i I  a  consu l t ées ,  i l  a  re tenu  que lques  t ra i t , s  ca rac té r i s t i ques  qu i  se  re -

t rouvent  chez son personnage Joseph Kerkhoven (3) .  Les ouvrages t ra iÈant  des

raPPor t s  comp lexes  de  Ia  médec ine  e t  du  c i ro i t ,  a i ns i  que  de  l a  c r im ina l i t é

(  l )  Inédit ,  I {arbach, Depositum.

(2) En dehors des l ivres de Freud et de Jung, on trouve dans la bibl iothèque
de l t rassermann les t i t res suivants :  M. Mayer,  Exot ische Krankheiten (Lras-
sernann s ren  es t  insp i ré  pour  décr i re  la  ma lad ie  d t l r len)  ;  E .  L iek ,  Der
Arzt und seine Sendung ;  A. Kupmaul,  Jugenderinnerungen eines al ten Argtes ;
f f iTod und r"" t" t  r .R. Thiel ,  Mânner gegen Tod und Teufel .  Aus dem Leben
Siser is t .  ronE-n io tosen.

t

Siger is t ,  GroFe Àrz te  ;  E .  U lmqu is t ,  Cr "e .  g i " t "g " " .E fEAE e  4qr
Biologie und ihief  Ei forscÏrer ;  H. w.
samten med iz in ischen Wissenschafç  ( l?  Bde) rZ ien  med iz in i schen  l J i ssenscha f t  ( 12  Bde ) ;Z ieg le r ,  Pa tho log ie  und  AnaEomie  ;
H.  Haymann,  P fak t ische D i f fe renz ia ld iâgnos t ik  in  der  Psych iâ t r ie  ;  E l iasEerg
Rech tsp f l ege  und  Psycho log ie .  E ine  E in f i i h run€ l  ôn  d ie  l J i ssenscha f t  vom see -

ch ia t r ie  e t  d rAnthropo log ie  c r i rn ine l le  ;  Hofmann,  Çer ich t l i che  } {ed iz in  ;
.

(3 )  A ins i .  Kerkhoven emprunLe cerÈa ins  t ra i ts  à  Parace lse  eÈ à  ses  thêor ies  sur
la correspondance entre 1tâne, le corps et.  le roonde extér ieur.
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env isagée sous  I 'ang le  de  la  pa tho log ie  menta le ,  on t  éga lemenË re tenu son

at ten t ion .  Ma is  pour  l ressent ie l  ses  e f fo r ts  on t  é té  concent rés  sur  des  l i -

v res  de  psychana lyse  e t  de  psych ia t r ie  ;  c res t  1 répoque où  l {assermann a  lu
a v e c  a s s i d u i t é  F r e u d  e t  J u n g  ( l ) .

I1  sernb le  qur i l  a i t  é té  par t i cu l iè rement  in f luencé pa i  les  ré f lex ions
de Ia  u rédec ine  contempora ine  sur  les  re la t ions  en t re  le  corps  e t  1 'espr iÈ .

Vers  193o,  c té ta i t  en  A l lemagne le  début  de  la  Ganzhe i tsmed iz in ,  "médec ine  de

I ' i n t é g r a l i t é  d e  I ' ê t r e "  à  p a r t i r  d e  l a q u e l l e  s r e s t  d é v e l o p p é e  p l u s  t a r d ,

avec  les  t ravaux  de  V ik to r  von  Weizsâcker ,  la  médec ine  psychosonat ique.  L téco-

le  de  la  Ganzhe i rs rned iz in  vou la iE  réag i r  cor r t re  les  excès  de  la  médec ine  ex-

pér imenta le  des  spéc ia l i s tes  qu i  tenda i t  à  é tud ie r  le  ma lade dans  I 'oub l i  de

l run i té  de  son corps  e t  de  sa  personna l i té  ;  e l le  p roposa i t  une v is ion  complè-

te  de  l ro rgan isme e t  de  ses  t roub les ,  redécouvra i t  l f in te rac t ion  du  phys ique

et  du  mora l  e t  s re f fo rça i t  de  rep lacer  tou t  sy rnp tôme iso lé  dans  le  Lab leau

drensemble  t le  la  personna l i té ,  ces  symptômes iso lés  é tan t  cons idérés  coume

l ' e x p r e s s i o n  d r u n  t r o u b l e  g é n é r a l  ( 2 )  
r

Wassermann a aussi ut i l isé ces données de la recherche r i rédicale moder-

ne Pour camPer le personnage de Joseph Kerkhoven :  s imple rnédecin de farni l le

au début de sa carr ière, Kerkhoven devient un grand psychothérapeute qui a

Pour  souc i  de  rendre  jus t i ce  à  1 'ê t re  tou t  en t ie r .  Ma is  l tau teur  t ranspose

en outre les théories médicales contemporaines du domaine de f  individu dans

le douaine de Ia société humaine.

Son'raisonnenrerrt  est à peu'près le suivant :  de même que la maladie dlun

organe dé terminé es t  le  s igne d 'une per tu rba t ion  de  I 'équ i l ib re  généra l  de

l 'o rgan isme,  de  même les  malad ies  des  ind iv idus  sont  les  symptônes  d tune mala-

d ie  généra le  de  la  soc ié té ,  c tes t -à -d i re  de  ce  grand ensemble  que cons t i tuent ,

les individus. Et courne l .es rnaladies mentales sont,  les phénomènes pathologiques

les  p lus  v is ib les  e t  les  p lus  f réquents  de  1répoque,  l Jassermann se  propose

d 'é tud iee  la  c r ise  de  la  soc ié tê  moderne à  t ravers  un  échant i l lonnage de  né-

v roses  e t ,  de  psychoses .  Te l  es t  le  ra isonnement  qu i  impose à  Etze l  Andergas t

sa  fo r roe  dr inventa i re  de  cas  paËho log iques  e t  qu i  ramène 1 'au teur  à  la  mise  en

oeuvre  de  techn iques  d taccumula t ion  cont re  lesque l les  i l  a  dû  tou jours  lu t te r

( l )  C f .  1 1 .  K a r l w e i s ,  o p .  c i t . ,  p .  3 6 6 .

(2 )  Le  Dr  Gustav  von Bergmann (1878-1955)  é ta i t
Ganzheitsmedizin.  Wassermann semble avoir  lu
r

un des  théor ic iens  de  la
sa Funkt ionel le Pathologie
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au cours  de  sa  car r iè re .  Le  r i sque d 'une fo rme impar fa i te  é ta i t  en  que lque

sorte déjâ inscr i t  dans f  idée même de l 'ouvrage

Lrintêrât que Wassermann porte à la rnédecine de son temps stexpl i -

que aussi par les contacts quri l  a eu avec les mi l ieux médicaux au Cott ,age-

Sanator iuu  de  V ienne,  dans  les  hôp i taux  ber l ino is  e t  sur tou t  à  la  c l in ique

de Zur ich  où  i l  a  é tê  so igné.  Dans ce  dern ie r  é tab l i ssement ,  i I  a  fa i t  Ia

conna issance d tune personna l i ré  marquante  du  monde rnéd ica l ,  1e  Dr  Constan t in

von Monakow ( l ) ,  neuro logue d 'o r ig ine  russe e t  d i rec teur  du  labora to i re  d rana-

ton ie  cérébra le  de  Zur ich  ;  i l  a  eu  avec  lu i  eË avec  son ass isÈant ,  le  Dr

Katzens te in  de  longs  enÈre t iens  sur  les  romans qur i l  é ta i t  en  t . ra in  d 'écr i re  (2 )

Monakow avait  élaboré une théorie selon laquel le,  dans le domaine de la vie

de 1 'espr i t ,  cornme dans  le  domaine  de  la  v ie  o rgan ique,  i l  ex is te  un  pr inc ipe

drautorégu la t ion  des  fonc t ions  qu t i l  appe l le  t ' syne ides is "  ou  "cônsc ience

biologique".  Ce pr incipe régulaÈeur intervient pour réparer les désordres éven-

Èue ls  ;  i l  ré tab l i t  I tharnon ie  en  fa isan t  in te rven i r  au  n iveau des  t i ssus  1é ; *

sés  ou  d tun  psych isme dé labré ,  des  ins t inc ts  fondamentaux  qu i ,  se lon  Monakow,

const. i tuent l " 'ardeur viÈa1ett  ou t tHormett  j

'  Wasse rmann  a  re tenu  ce t te  no t i on  de  t t consc ience  b io log ique t t  qu i  1u i

a  se rv i  de  t i t r e  pou r  l a  p rem iè re  pa r t i e  de  son  roman  J .  Ke rhoven .  Ces  150

premières pages du l ivre montrent .  en ef fet  coulent ,  au terme d 'une longue cr i -

se  psycho log ique  qu i  l t a  amené  au  bo rd  du  su i c i de ,  Ke rkhoven  t rouve  en  l u i -

même une  poss ib i l i t é  de  gué r i son  e t  de  sa lu te t l es  moyens  de  res tau re r  1 téqu i -

l i b re  de  sa  pe rsonna l i t é .

La vo lon té  d rappro fond i r  le  personnage d tEtze l  ava i t  condu iÈ Wasser -

mann à sr intéresser aux problèmes médicaux, mais peu à peu ces problèmes sont

devenus des  thèmes indépendants .  L 'auEeur  a  perdu de  vue le  personnage drEtze l

ou  du  moins  à  cô té  d tE tze l  s resÈ imposée la  f igure  du  rnédec in ,  s i  b ien  que le

( l )  Monakovr  es t ,  connu pour  avo i r  loca l i sé  des  cent res  cérébraux  e t  s rêEre  occu-
pé de  ques t ions  é th iques ,  re l ig ieuses  e t  psycho log iques ,  en  par t i cu l ie r
du  prob lème des  re la t ions  espr i t -corps .  Son l i v re  p r inc ipa l ,  B io log ische
Einf i ihrung in die Neurologie und Psychopathologie, rédigê en relat ion avec
R.  l lourgue a  é té  pub l ié  d rabord  en  f rança is ,  pu is  t radu i t ,  en  a l lemand par
le  Dr  Kat ,zens te in .  Wassernann s 'es t  insp i rê  de  ce t  ouvrage e t  i l  a  fa i t
directement allusion à Monakow dans La troisième Existence d1|gse-È l(erk-
hoven : "An denselben neunEen april
RFk-hovens Halt  und Aufbl ick, der Fi ihrer in bisher unerschlossene Gebiete
des  l ^ l i ssens  und der  Erkenntn is " ,  p .  149.

(2) Le Dr Katzenstein a lu et,  expert isé de larges ext,rai ts drEtzel Andergast

et de J.  Kerkhoven.



- 283 -

roman Etze l  Andergas t  p résente  deux  par t ies  racontan t  deux  h isÈo i res  b ien

d i s t i n c t e s .

Wassermann a  écr i t  d rabord  1 'h is to i re  d run  roédec in ,  in t i tu lé  D ie  Vor -

W.t t .  . l o " "p i t  f . r t t t " "  .  Le i tmonde  d rh ie r t t  c res t  l e  monde  d ravan t -gue r re  dé jà

décri t  dans Christ ian Wahnschaffe ou dans le Bonhoume aux Oies. Kerkhoven qui

v i t  sa  "p remière  ex is tencet t  n tes t  encore  qu tun  uodeste  pra t ic ien .  I r lenr  pêr -

sonnage hors  du  conmun, le  révè le  à  lu i -même, l ibéranÈ 1es  fo rces  qu i  sourne i l -

l a i e n t  e n  l u i .

Nous retrouvons Kerkhoven l4 ans plus tard dans la deuxième part ie

du roman in t i tu lêe  D ie  Mi t -Wel t .  E tze l  AndergasË.  Dans cermgnde d 'au jourdrhu i t l

i l  v i t .  à Berl in sa "deuxième existence",  i l  a acquis cortrne psychiatre une

renonrmée mond ia le ,  i I  guér i t  les  corps  e t  les  âmes.  I I  rencont re  E tze l  qu i

n 'appara î t  qu tà  ce  moment  du  rêc i t .  A lo rs  cor runence l th is to i re  des  re la t ions

du maî t re  e t  de  1 té lève ;  Kerkhoven joue auprès  drÊtze l  le  rô Ie  qu t l r len  a

joué jad is  dans  sa  v ie .  Pu is  nous  voyons  Etze l  t rah i r  son  maî t re  e t  déËru i re

son un ivers ,  coume dans  LrAf fa i re  Maur iz ius  i l  ava i t  dé t ru i t  1 'un ivers  de  son

père .  Ce n 'e6 t  1à  que le  f i l  conducteur  d rune in t r igue  in f in i rnent  p lus  complexe

qu i  p r ;ésente  auËant  de  rami f i ca t ions  que ce l le  de  Chr is t ian  Wahnschaf fe .  Le

l i v re  évoque de  nu l t ip les  des t inées ,  raconte  I th is to i re  de  p lus ieurs  coup les

et,  soulève dr innombrables problèmes de lrAl lemagne vi lhelminienne et weima-

r ienne.  Un contenu d ' idées  auss i  lourd  e t  une h is to i re  auss i  é ta lée  dans  le

temps posa i t  un  prob lème de mise  en  fo rme qu i  n ra  pas  é té  réso lu  de  man ière

s a t i s f a i s a n t e .

Le  l i v re  manque 'd tun i té  ;  i l  por te  le  t i t re  d rEtze l  Andergas t ,  ma is

Etze l  n 'y  appara î t  qurà  la  256ème page.  L r impress ion  es t  ce l le  d tune rup ture

dans le  cours  de  l rac t ion ,  encore  ren forcée par  1 -a  cassure  qu i  sernb le  s tê t re

produ i te  dans  le  carac tère  du  jeune jus t i c ie r  depu is  la  f in  de  L tA f fa i re

Maur iz ius .  L rado lescent  en thous ias te  dont  le  lec teur  ava i t  gardé  le  souven i r

se  présente  désormais  sous  les  t ra i ts  d tun  fanat ique de  la  jus t i ce ,  amer ,  déçu

e t .  i n c a p a b l e  d r a c t i o n ;  s a  p e r s o n n a l i t é  s r e s t  d é g r a d é e .

. l ' lassermann lui-nême a sent i  le caractère problématique de cette struc-

tu re  romanesque.  I1  a  cherché à  la  dé fendre  cont re  I tav is  de  Ia  l ib ra i r ie

F ischer ,  p roposant  même le  tex te  d tun  "aver t i ssement  au  lec teur "  pour  exp l i -

quer son plan ( l ) .  On peut,  t rouver beaucoup de raisons à la disharmonie de

( l )  F ina lement  ce t  aver t i ssement  fu t  rédu i t  à  que lques  ind ica t ions  drordre
chrono log ique,  c f .  E tze l  Andergas t ,  p .  254.
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I touvrage: Wassenoann a travai l lé alors dans une atmosphère défavorable, 1a

préc ip ica t ion  e t  la  gène matér ie l le  ( t ) .  Dans  ce  l i v re  éex i - t  à  la  hâ te ,  on

senÈ de nouveau les  cont ra in tes  d tune mat iè re  p ro l i fé ran te  qu i  s 'accumule

page après  page,  on  es t ,  t rès  lo in  de  la  r igueur  e t  de  la  s inp l i c i té  re la t i ve

de L tAf fa i re  Maur iz ius .  Auss i  l theureuse con jonc t ion  du  succès  de  l ib ra i r ie

e t  de  l tapprobat ion  de  la  c r i t ique  ne  se  reprodu is i t  pas .  Les  ventes  fu renË

modestes  e t  l raccue i l  des  ro i l ieux  l i t té ra i res  pour  Ie  mo ins  ambigus

Cer ta ins  c r i t iques ,  conme Erwin  Poesche l  (2 )  jus t i f ien t  1a  s t ruc tu re

du roman e t  par len t  de  Kerkhoven cor t rne  d 'une. " f igure  mytho log ique" .  Kur t

Mar tens  (3 )  a f f i r rne  même que " l 'abondance des  v is ions ,  des  invent ions  e t  des

symboles  es t  p ra t iquement  sans  éga le  dans  Ia  l i t té ra tu re  nar ra t . i ve  de  no t re

tempst t .

Les  comnenta teurs  dans  leur  ensemble  reconna issent  l rac tua l i té  du

l i v re  e t  on t  perçu  la  vo lon té  de  Wassermann de por te r  un  d iagnos t ic  sur  la

si tuat ion de la jeunesse contemporaine. Beaucoup résument le roman en une for-

mu le  lap ida i re .  Se lon  E.  Poesche l  ,  I ^ lassermann veut  expr imer  "1a  nos ta lg ie

d 'obé issance e t  d rordre"  qu téprouve Ia  nouve l le  généra t ion .  Frank  Th iep  (4 )

parle de la jeunesse qui "cherche un guide" et I ' lerner Bergengruen (5) évoque

" la  p rob lé rna t ique des  jeunes  de  no t re  tempsr ( . . .1 leur  nos ta lg ie  du  maî t re" i  i l

c ro i t  en tendre  leur  appe l  fe rvent :  "Ordonne,  pour  que nous  pu iss ions  obé i r ! ' l

Ces jugements ruettent.  en lumière 1e poids des quest ions débattues :  Wassermann

a vou lu  sou l igner r  pêu avant  l r ins taura t ion  du  naz isme,  le  dés i r  de  soub iss ion

de 1a  jeunesse a l lemande.

Les  jugements  sont .  p resque tous  res t r i c t i f s  en  ce  qu i  concerne la

forme. Pour beaucoup l , lassermann ne sf est at taché qutaux aspect.s négat i fs de

1a soc ié té  contempora ine ,  por tan t  un  d iagnos t ic  dé l ibéréurent  pess imisÈe eÈ

( l )  I ^ lassermann é ta i t  a lo rs  ob l igé  d
au mieux  les  chap i t res  réd igés ,
t ion  ou  de  t raduc t ion  pour  les

(2) J.  Wassermanns neuer Roman, in

técr i re  pour  surv iv re ,  essayant  de  monnayer
recherchant même des conLrats de publ ica-

chap iÈres  à  ven i r .

D ie  neue Rundschau 42r l93 l rBd.  l ,  P .  694-
700 ,

(3)  Etzel  Andergast .  Roman von J.  lJassermann'

P.522 .
i n  D i e  L i t e r a t u r  3 3 ,  1 9 3 0 / 3 1 ,

l , lassermanns Etzel Andergast, ,  in D ie  l i te ra r ische Wel t  7 ,  I  93  l ,  N .  I  7  ,  p .  l -2  '(4 )

(s)GroPe  Sachen ,  i n  Deu tsche  RundgchaurBd .23 l r l 932 ,  p .132 -135 .  I 1  esË  s i -
EnfffiEîfiue w.@ dans cet article, en même temps que
le roman de l.ùassermann, le livre de H. l4.tto Diq_gtot=_lgsttg eÈ lrHorrme

sans euatiré de R. Musii. Etzel Andergast rutTGi'le:cd--f'époliilcome
un l ivre important.
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mul t ip l ian t  à  l tenv i  les  perspec t ives  dramat iques  sans  proposer  aucun remède

à la  ma lad ie  é tud iée .  Presque tous  les  conrmentâ teurs  n radmet ten t  n i  le  p lan

drensemble ,  n i  le  s ty le  du  roman.  l , l  .  Bergengruen pense qu ton  ass is te  à  " la

d isso lu t ion  de  I ta rch i tec tu re  ro rnanesque,  à  la  per te  de  la  sérén i té  épd.que"

gue l^ lassermann avait  peu à-peu acquise I  dans cet rrentassement cyclopéen, ce

ta i l l i s  de  s i tua t ions  e t  de  re la t ions" ,  Wassermann aura i t  to ta lement  oub l ié

les  p r inc ipes  d têconomie  e t  de  r igueur .  F rank  Th ieB pour  sa  par t ,  es t , ime que

Wassermann a remis en cause la t tgrande technique classique du romantt  qui

pour tan t  lu i  ava i t  s i  b ien  réuss i  dans  LrAf fa i re  Maur iz ius

L r a u t e u r ' d i s p o s a i t  s a n s  d o u t e  d e s  i d é e s  d i r e c t r i c e è  e t  d e  l a  m a t i è r e

nécessaires pour écr ire une oeuvre monumentale, mais tout se Passe cormne si

les  moyens de  dominer  e t  d 'o rgan iser  ce t te  Eat iè re  lu i  ava ien t  une nouve l le

f o i s  f a i t  d é f a u t .

Joseph Kerkhoven

La trois ième Existence de Joseph Kerkhoven conf irrne cette impression

dtune fo rme romanesque qu i  se  dégrade.  Cer tes ,  la  c {pac i té  de  t rava i l  eÈ de

produc t ion ,  l texubérance de  l r imag ina t ion ,  res ten t  éôormes, .ma is  ce  roman '

p lus  encore  gu tEtze l  Andergas t ,  a  g rand i  dans  une a tmosphère  de  tens ions  e t

de  compl ica t ions  ex t rêmes.  Commencé en  1931,  te rminé  en  novembre  1933,  i l  ne

fu t  pub l ié  q , t 'en  1934 e t ,  passa presque inaperçu  ;  une rééd i t ion  de  l96 l  ( l )

n tes t  pas  parvenue à  éve i l le r  dans  le  pub l i c  un  in té rê t  no tab le .  Cres t  le

ror1an le plus mal connu de la tr i logie eE uême de 1'oeuvre de l , t rassermann en

généra1

Deux su i tes  s t imposa ien t  à  E tze l  Andergas t  ré t ,an t  donné 1a  dua l i té

du 1 iv re .  Pensant  que la  des t inée d tEtze l  n tappara issa i t  pas  encore  avec  une

net teÈé su f f  i san te  (2 ) ,  I , Iassermann cho is i t  de  mener  d tabord  à  son te rme l rh is -

Ëoire de Kerkhoven.

Après  la  t rah ison de  son d isc ip le  E tze l ,  Ie  médec in  t raverse  une

nouve l le  c r ise  mora le ,  ma is  i l  apprend le  renoncement  e t  parv ien t  à  recons-

t ru i re  sa  personna l iLé .  Un temps durant ,  i I  s té lo igne e t  rev ien t  Èrans formé

(l)  Le l ivre a êtê publ iê au Ri i t ten und Loening Verlag,.  l {ambourg.

(2) l . tassentrann écr i t  Le 27.V.1931 :  "Der Andergast-Roman endet 193O. Ehe Etzel

30 oder mindestens 28 ist ,  kann ich nichts rni t  ihn beginnen und so mup ich

wenigstens 6 Jahre lTartenrr,  inéditrMarbache Depositum.
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d'un long séjour outre-mer. Alors cortrnence sa "trois ième existencerr.  En har-

mon ie  avec  son épouse l " la r ie ,  i l  se  sacr i f ie  pour  ses  malades .  Ses  qua l i tés

humaines ,  in te l lec tue l les  e t  mora les  sont  por tées  à  leur  per fecÈ ion .  Frappé

soudain par une maladie incurable comme ce fut jadis le cas pour l r len, i l

consacre  la  dern iè re  par t ie  de  sa  v ie  à  une ré f lex ion  ph i losoph ique e t ,  re l i -

g ieuse.  I l  redev ien t  le  modeste  médec in  qur i l  é ta i t  au  début  de  sa  car r iè re

e t  f in i t  en  chercheur  de  D ieu .  Cet te  in t r igue  cons t i tue  la  mat iè re  de  la  p re-

mière  e t  de  la  t ro is ième pa l t ie  du  roman -Das b io log ische Gewissen e t  Joseph

und Mar ie  oder  d ie  G laubenswel t -  q r r i  ne  représent .en t  à  e l1es  seu les  que la

moi t ié  du  tex te  to ta l .

La part ie intermédiaire -Alexander und Bett ina. Ganna oder die Wahn-

welË- const i tue un l ivre de 27O pages qui pourrai t  sans donnnage être détaché

de I 'ensemble .  Wassermann s fy  es t  pe in t  sous  les  t ra i ts  de  1 técr iva in  A lexan-

der Herzogt i I  y raconte avec une grande profusion de détai ls sa tragédie

conjugale (  I  )  .  Les l iens qui rat . tachent cette deuxième part ie au reste du

réc i t  ( r )  son t  peu conva incants  e t  1 'ensemble  de  la  cons t ruc t ion  romanesque

d o n n e  l r i m p r e s s i o n  d t u n e  s u i t e  a r t i f i c i e l l e  d r ê p i s o d e s .

Dans ce roman composite,  VJassermann poursuit  sa réf lexion sur les

thèmes méd icaux ,  i l  var ie  à  f  in f in i  les  p rob lèmes du  coup le  e t  se  l ibère  de

ses  propres  obsess ions  (3 ) .  les  dern ie rs  chap i t res  témoignent  de  la  quôte  re -

l ig ieuse qu i  a  margué la  f in  de  sa  v ie .

La  pro l i fê ra t ion  de  1a  mat iè re  au tob iograph ique,  la  t ranscr ip t ion

d i rec te  des  expér iences .  personne l les  dans  le  réc i t  nous  au tor isenÈ de nouveau

à par le r  d tune dé tér io ra t ion  des  techn iques  romanesques e t  même'drun  re tour

aux défauEs et aux excès que Heimann avaiE jadis dênoncés à propos drEngelhart

( l )  Le  lec teur  n ta  aucun mal  à  met t re  des  noms de personnages rée ls  sur  les
f igures romanesques d'Alexander Herzog, de Ganna, sa première épouse, et,
d e  B e t t i n a .

(2) Kerkhoven fai t  la connaissance de 1récr ivain Alexander Herzog à qui i l
demande,  pour  le  l ibérer  de  ses  obsess ions ,  de  lu i  fa i re  le  réc i t  de  son
drame eonjugal .  Par ce biais,  I , lassermann raconte l rhisEoire de son propre
rnariage .

(3 )  Cf .  Wassermann à  S.  F ischer ,
hâ t te  i ch  d iese  Ret tung n ich t
1 9 4 9 1 5 0 ,  p .  3 0

VI I . l932  :  ' r l ch  wâre  zugrunde gegangen,
ge funden" ,  i r  German l i fe  and le t te rs ,  31
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Cr i t iquab le  sur  lep lan  de  Ia  fo rme,  La  Èro is ième ex is tence de  Kerkhoven présen-

te par conÈre un intérêt réel  pour la connaissance de Ia dernière année de la

v ie  de  l rau teur  qu i  nous  a  la issé  un  au topor t ra i t  sa is issant .

Cette confession drun hornme qui a ressent i  le délabrement de sa per-

sonna l i té ,  Èradu i t  une grande dé t resse mora le  :  "Mon moi  Èout  en t ie r " ,  éc r i t

A lexander  Herzogrqu i  n res t  au t re  que Wassermann lu i -u rême r "Le  moi  in te l lec tue l ,

sp i r i tue l  e t  phys ique se  t rouve dans  un  désordre  i r réméd iab le"  ( l ) .  Le  sent i :

m e n t  d e  b a n n i s s e m e n t  e s t  p o u s s ê  j u s q u f à  I t o b s e s s i o n  e t  1 ' é c r i v a i n  s e  d e m a n d e

"s t i l  appar t ien t  encore  au  temps,  s i  Ie  temps ne  l ta  pas  abandonné au  bord

du chemin"  (2 ) .  I l  vo i t  son  oeuvre  anéant , ie  e t  i l  reconnaî t "  l r inu t i l i té  de

son combat  :  "A  quo i  ce la  a - t - i l  serv i  que je  modè le  e t  que je  fo rge  ?  où  es t

l a  r é c o l t e  d e  c e  q u e  j r a i  s e m é  ( . . . ) A  q u o i  b o n  c o n t , i n u e r  à  c o n s t r u i r e ,  s u r

des fondements qui ne t iennent pas, un édif ice qui ne paraît  habitable à nul

au t re  qurà  moi -même ? ' (3 ) .  Cet te  in te r rogat . ion  sur  so i  esÈ sans  compla isance

et  on  re t iendra  en  par t i cu l ie r  les  passages su ivants  dans  lesque ls  I . Iassermann

t i re  la  sonme de son ex isEence d thormne e t  d rar t i sËe :

"Que lque chose dedéc is i f  a  manqué dans  ma v ie?  Tout  a  ê té  l i v ré  au

hasard  du  jour ( . . . !Tous  les  événements  mront  avcug lé f  . . ) "

"Les personnages que j  tai  créés en irnage ont tous parcouru un chemin

ascendant  e t  i l s  on t  va incu  le  ma l  .  l ' {o i -mêroe je  su is  resÈé en bas  eÈ je  n ra i

pu  va incre  le  maI "_  (4 ) .

AssurémenÈ,  le  pess imisme es t  i c i  excess i f .  Pour tan t  1a  première

c i ta t ion  résume assez  b ien ' la  man ière  dont  les  "cornp l i ca t ions"  de  l rex is tence

ont façonné la personnal i té <le lJassermann, le condamnant à une disharrnonie

qu i  es t  sens ib le  jusque dans  son oeuvre .  Quant  à  la  deux iène c i ta t ion ,  e l le

t radu i t  le  désar ro i  de  l ta rÈ is te  qu i ,  dans  une pér iode où  le  monde chance l le ,

ressent  la  fa ib lesse  de  ses  moyens.eL  comprend qur i l  ne  peuE rempor te r  de

v ic ro i re  que dans  le  monde de  l r imag ina i re .

( l )  K e r k h o v e n ,  p . 1 5 8 .

(2 )  Ib id .  p .  45O.  Ce sent iment  d rexc lus ion  es t  rendu de  man ière  symbol ique
dans le  roman,  p .  163 sq ,  chap.  77 .  A lexander  Herzog gu i  se  sent  re je té
par  la  soc ié té ,  s ren fu i t  dans  la  montagne e t  marche à  la  rencont re  de  la
morc :  "Eine wiederkehrende, obschon duropfe und undeut l iche t iber legung
war  d ie ,  da |  es  nôg l i ch 'se in  mûsse,  lebend igen Le ibes  aus  der  l ^ Ie l t
herauszukormen. Es wurde zur Zvang"ia"",  diéses "Heraus aus der Welt t t l
p .  t 6 4 .

( 3 )  I b i d . ,  p .  t 5 7 .

( 4 )  I b i d . ,  p .  5 1 8 .
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La trois ième Existence de J. Kerkhoven marque la f in de la product ion

de Wassermann,  ma is  le  l i v re  n 'a  pas  é té  conçu dans  une perspec t ive  d tu lË ime

ouvrage, couuûe pourrai t  le suggérer la dernière parÈie avec ses perspect ives

re l ig ieuses  e t  ses  ré f lex ions  sur  la  mor t .  On sa i t  qu ten  t933 Wassennann ava iE

un nouveau projet qui  lu i  tenaiÈ à coeur.  11 voulai t  écr ire un roman du Juif

e r ran t .  I ' l ous  somnes mal  rense ignés  sur  1 ré ta t  de  ses  t ravauxr  par  cont re  nous

savons que son desse in  é ta i t  de  vas te  envergure .  11  a  conf ié  à  ce  su je t . ,  le

I  2  j u i l l e È  I  9 3 3  :

"J tenv isage d técr i re  une h ieÈo i re  d tAhasvérus  que je  voudra is  te rmi -

n e r  e n  l r e s p a c e  d t u n  a n . . .  J d  v e u x  p e r s o n n i f i e r  l r h i s t o i r e  d ê u x  f o i s  r n i l l é n a i -

re du judaïsme dans la diaspora (en la résumant) dans une f igure unique qui

chemine à  Èravers  le  temps,  porËant  d i f fé renÈs masques.  Dans une su i te  de

scènes carac tér is t iques ,  je  veux  donner  une sor te  de  l i v re  d t images de  l rhu-

man i té  ju ive .  Dans les  années passées ,  j t r i  no té  une sér ie  de  d ia logues ,  par

exemple  en t re  Ahasvé- rus  e t  Néron,  Ju l ien  l rAposÈat ,  R iche l ieu ,  Cromwel l ,

Char les .Qu in t ,  Lu ther ,  D is rae l i ,  B ismarck ,  Lén ine  e t  H i t le r  :  Vous  
r l -e  

voyez ,

i I  s ' a g i t  d ' u n  p r o j e t  s i n g u l i e r  e È  t r è s  a c t u e l "  ( l ) .

Ce pro je t  d f in ip i ra t ion  ju ive  possède à  nos  yeux  une va leur  synbo l i -

que. Jusque-là,  l r lassermann avait  voulu être un auteur de langue al lemande qui

s tapp l iqua i t  à  décr i re  l run ivers  german ique.  Souvent ,  i l  ava i t  rendu compte

de Ia composant,e juive de cet univers, mais à aucun moment i l  ne stétai t  con-

sidéré conne un auteur spécif iquement jui f .  Désormais, après avoir  cherché

une v ie  durant  à  conc i l ie r ' les  coumunautés ,  le  juda isme e t  la  german i té ,  i l

comprend que 1 tépoque recons t i tue  les  ca tégor ies  e t  que r ien  n ta  changé dans

la si tuat ion du judaisne en ni l ieu al leurandi pour la prernière fois depuis les

Ju i fs  de  Z i rndor f ,  i l  cho is i r  un  su je t  en  rapporÈ avec  l th is to i re  de  sa  conmu-

nauté  d to r ig ine

Ainsi  nous voyons lrauÈeur en quelque

Son existence personnel le est redevenue précaire

de Mun ich ,  la  fo rme romanesque s res t  b r isée ,  i l

a l lemande.

sort .e ramené à ses débuts.

conne au temps de Fiirth et

se sent exclu de la conrmunauté

( l )  n  A lexander ,  inéd i t rMarbachr  Depos i tum.
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L ' o u b l i

Dans ceËte  A l lemagne qu i  le  re je ta i t ,  son  oeuvre  a 'e tê  condamnée

presque i rméd ia teuent  à  l roub l i .  CerÈes,  dans  les  p remiers  mois  de  1934,  la

nouvel le de sa mort,  émut les ni l ieux l i t térai tes dans lesquels i l  avait  occu-

pé une place importante pendant plus de trente ans. De nombreux hourages lui

furent rendus par les auteurs qui avaienÈ été ses amis.

Ecr ivan t  à  H.  Hesse le  3  janv ie r  ( l )  e t  que lques  jours  p lus  Ëard

à R.  Sch icke le  (2 ) ,  Th .  Mann a  rappe lé  " la  vo lon té  e t  le  sér ieux  sacré"  avec

lesque ls  Wassermann a  consËru i t  son  oeuvre  ;  S  .  Zwe ig  a  par lé  de  sa  "g rav iEé

mora le  e t  de  sa  d ise ip l ine  ar t i s t ique  inou ie"  (3 ) .  Que lques  revues  on t  consa-

c ré  des  ar t i c les  à  sa  mémoi re ,  vo i re  des  numéros  en t ie rs .  La  rédac t ion  de  D ie

Samrn lung (4 )  p r i t  congé "du  grand conteur  cud. . . )  a  rassemblé ,  f i l t ré ,  c la r i f ié

e t  o rdonnê en  réc i ts ( . . . )  une mat . iè re  inconrmensurab le"  e t  qu i  fuE à  1a  fo is  "un

psycho logue ins t ru i t  de  la  v ie  moderne,  un  écr iva in  popu la i re  e t  un  c r i t ique

de la  soc iê té" .  Dans le  même numéro ,  Max Brod u t i l i se  à  p ropos  de  l ra r t  de

I. lassermann le terme de "maestr ia" et  quelques senaines plus tard, Dôbl in donne

dans la même revue, une analyse de la Troisièrne Éxistence de Kerkhoven (5) dont

l rauteur  lu i  apparaî t  cordne le dern ier  maÎ t re du roman psychologique.

Les numéros de janvier et dravr i l  de la Neue Rundschau publ ient le

dernier discours de Wassermann, Humanité et le PJoblème de Ia F.oi ,  ainsi  que

deux longs art ic les de P. Suhrkamp (6) et de l {ol fgang Kayser (7) qui  tentent

de  por te r  un  jugement  d tensemble  sur  l toeuvre  de  1 técr iva in  d isparu .  Pour  P .

Suhrkaurp, I ' lassermann voulai t  la isser un "abrégé de son êpoque", i l  croyait  à

" la  pu issance c réa t r i ce  du  coeur  humain" .  W.  Kayser  vo i t  éga lement  l run i té  de

cette oeuvre complexe et,  vaste dans les préoccupaÈions morales, dans la foi

en l thourne et dans la volonté de t ,ransformer le monde.

( l )  In  H.  Hesse-Th.  Mann, Br ie fwechse l ,  p  .  42-43 .

(2 )

(3 )

f n  T h .  M a n n ,  B r i e f e  1 8 8 9 - 1 9 3 6 ,  p .  3 4 5  s q .
{

A Erich Ebermayer,  in E.
p . 2 3 1 .

( 4 )  D i e  S a r m l u n g  1 1 1 9 3 4 ,  p

(s) I ! !d.,  p. st7-s23.

(6) Neue Rundschau 45 1934, Bd.
E.rcayseFEE rédact ion de

Ebermayer,  Denn heute gehôrt  uns Deutschland,

28r-282

l,  p.  129-130. P. Suhrkamp avait ,  succêdê à
la revue.

(7)  Ib id .  ,  p .  444-454.
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La p lupar t  des  écr iva ins  met tenË en év idence la  courbe de  l rex is -

tence de  Wassermann,  ses  modestes  or ig ines ,  son  ascens ion  vers  la  g lo i re  e t

Ie  déc l in  des  dern iè res  années.

Mais ces ho'nmages et ces éloges passèrenE presque inaperçus, cou-

verts par le grand bouleversemenE. pol i t ique. La propagande nat ionatre-social iste

fut prompte à réagir  et  à désigner Wassermann co' i lne un des écr ivains les plus

cé lèbres  de  I 'A l l -emagne we imar ienne qu i  "n tava i t  p ra t iquement  r ien  à  vo i r  avec

la  l i t té ra tu re  a l lemander ' .  Th .  Mann s res t  ému,  dès  le  8  janv ie r  l9342de ce  "né-

crologe aI lemand" qui condamnait  non seulement lùassennann mais aussi

t o u s  l e s  a u t e u r s  a l l e m a n d s  ( l ) .

Dans son l i v re  de  souven i rs ,  1 'éd i teur  Got t f r ied  Bermann F ischer  a

rappe lé  ce  passage bru ta l  de  la  no tor ié té  à  l roub l i  p resque Ëota l  :  "Jamais ,

écr i t - i l ,  n i  avant ,  n i  après ;  je  n 'a i  vu  un  in té rê t  auss i  in in te r rompu e t  auss i

except ionne l  que ce lu i  que susc i ta ien t  les  l i v res  de  Wassermann,  s té te indre  du

jour  au  lendemain .  Après  une sér ie  de  l i v res  à  succès( . .  . ) ,  i l  ava i t  a t te in t  le

soûmet  de  la  réuss iÈe avec  L 'A f fa i re  Maur iz ius ,  p remier  roman drune t r i log ie

dont  1e  deux ième7to lume,  E tze l  Andergas t ,  se  vend i t  t rès  na( . . . )  Lorsque ï , lasser -

rpann mourut en 1934, i l  étai t  un hormne déçu à qui la rnorË épargna du moins la

p i re  des  décept ions ,  la  d i f famat ion  e t  la  desLruc t ion  de  son oeuvre  par  le

nat iona l -sdc ia l i sme"  (2 )  .

11  es t  hors  de  doute  que la  concomi tance de  I ' i ns taura t ion  du  naz isme

et de la mort de l , lassermann a pesé sur la dest. inée de son oeuvre, désormais

o f f i c ie l lement  bann ie  e t  in te rd i te .  La  pér iode h i t lé r ienne a  recouver t  ce l le

qui la précédée et beaucoup dtécr ivains en ont été les vict imes, conme l , r lasser-

mann lu i -même.  A  l r in te rd ic t ion  de  pub l ie r  ses  oeuvres  en  A l lemagne,  se  sont

a j o u r é e s  l e s  d i f f i c u l t é s  d r é d i t i o n  à  1 r ê t r a n g e r  ( 3 ) .  L e s  r a i s o n s  p o l i t i q u e s  e t

( l )  T h .  M a n n  à  R .  S c h i c k e l e ,  8 . I . 1 9 3 4  :  " D i e  T o d e s n a c h r i c t r t  w a r  m i r . . .  e i n
so lcher  Choc,  daB ich  mich  noch heute  n ich t  davon erho lÈ  habe. . .  Da ian  haEte

die Aufnahme.in Deutschland wohl ihren Antei l .  Der Berl iner B'<irsencourier

schrieb :  "W. war einer der angesehensten Schri f tstel ler November-DeuÈ-
lch lands .  I { iE  der  deuÈschen L i te ra tu r  ha tÈe er  so  gu t  w ie  n ich ts  zu  schaf fen" .
So11 einen diese st inkende Idiot ie nicht unËer die Erde br ingen ? Sehen Sie
e s  s i c h  a n :  E s  i s È  d e r  d e u t s c h e  N e k r o l o g  f i i r  u n s  â 1 1 e " ,  i n  B r i e f e  1 8 8 9 - 1 9 3 6 ,
p .  3 4 6

(2)  Tn  Bedroht -Bewahr t .  Der  Weg e ines  Ver legers ,  p .  55 .

(3) G. Bermann Fischer écr i t  à ce sujet :  "Eine Zusaumenarbeit  des Exi l -Verlags
u i t  der  Verwa l te r in  se ines  l i te ra r ischen Erbe{ . . . )war  u i r  le ider  spâter
nicht nôgl ich. Ich mupte auf die Fortsetzung d-er ver legerischen Verbindung
mit diesem Werk, das eine groBe Rolle in der Literatur der zwanziger Jahre
gespiel t  hatt ,e und f i i r  den S. Fischer Verlag von nichÈ unbetrâcht l ichem

' 
Gewictr t  war,  zu meinem Leidwesen verzichten",  s! | . ,  p.  

'55,
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ura tér ie1 les  que l ron  peut  invoquer  pour  exp l iquer  1a  r tésa f fecÈ ion  presque

irmrédiaÈe du pubLic pour une oeuvre quf i l  avait  passionnément recherchée de-

puis le début du siècle sont nombreuses. Cornme nous le verrons plus loin,

ces  ra isons  sont  cependant  insu f f i san tes  e t  i l  esË sûr  qur i l  fau t  auss i  ten i r

compte  t l i r  s ty le  p lus  re lâché de  cer ta ins  ronans ,  en  par t i cu l ie r  des  dern ie rs ,

qu i  on t  nu i  à  I ' image d tensemble  de  la  p roduc t ion  e t  hypothéqué la  des t inée

de l i v res  mei l leurs  eË que lquefo is  impor tan ts  cormne L tAf fa i re  Maur iz ius .

CONCLUSION

Au te rme de ce t te  é tude se  dégagent  que lques  caracLér is t iques

marquanËes de 1a vie de ! , lassermann.

Tout  d rabord ,  ce t . te  ex is tence nous  appara î !  couure  le  cont ra i re

d'une existence banale. Wassermann a vécu dans une période de grands boule-

versemenËs où l th isËo i re  des  pays  german iques  s tes t  accé lé rêe .  Son en fance

eL son ado lescence se  sont ,  dêrou lées  dans  la  soc ié té  r ig ide  eË autor i ta i re

de lrAl lemagne bisrnarckienne et wi lhelninienne. A part i r  du tournant du siè-

c le ,  l rAu t r i che  lu i  a  o f fe r t  un  cadre  de  v ie  p lus  ca lme e t  p lus  accue i l lan t ,

sans  deven i r  pour t .an t  jamais  p lus  qu tune pa t r ie  d radopt ion .  Après  l re f fondre-

ment du monde al lemand et du monde autr ichien en 1918, I , {assermann a vêcu encore

que lques  années drharmon ie ,  ma is  1a  f in  de  sa  v ie  a  é té  p lacée sous  le  s igne

de la  montée e t  de  l r ins taura t ion  du  naz isme.  Toutes  ces  données h is to r iques

ont  lourdement  pesé sur  sa  des t inée d tA l lemand d tor ig ine  ju ive  e t  v ivan t  en

Aut r iche .

Son ex is tence mont re  des  phases  t rès  d i f fé renc iées  e t  même opposées.

11 a grandi dans un cadre farni l ia l  t r iste et monotone, puis i l  a vécu dans

les  rn i l ieux  p lus  a isés  eÈ cu l t i vés  de  la  bourgeo is ie  v ienno ise  e t  ber l ino ise .

I1  a  connu la  gêne e t  même la  misère ,  ma is  auss i ,  au  sommet  de  sa  car r iè re ,  1a

réuss i te  rna tér ie l le .  I1  s tes t  sen t i  bann i  e t  abandonné,  ma is  i l  a  éga lement

é té  comblé  par  l rami t ié  e t ,  à  cer ta ines  époque,s ,  pâr  le  bonheur  fa rn i l ia l  .  Les

revers  on t  é té  nombreux  dans  sa  v ie  d técr iva in ,  ma is  des  succès  éc la tan ts ,

auss i  b ien  en  A l le rnagne qu 'à  1 ré t ranger ,  les  onE compensés.

Ce qu i  f rappe le  p lus ,  c res t , la  courbe généra le  de  son ex is t ,ence,

ses  début .s  chaot iques ,  1 réd i f i ca t ion  pa t ien te  d tune oeuvre ,  f ru iÈ  drune capa-

c i té  de  produc t ion  excepÈionne l le ,  la  montée vers  la  no tor ié tê  e t  la  conquête

drun pub l ic ,  pu is  le  rev i remenE des  dern iè res  années.
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Nous cons ta t .ons  auss i  dans  ce t te  ex is tence la  con jonc t ion  de

données négat ives  e t  de  fac teurs  de  d isharmon ie .  Les  impress ions  de  l ren fance

et  de  l rado lescence on t  é tê  dé tern inantes  e t  Wassermann n ta  jamais  oub l ié

ee heur t  in i t ia l  avec  le  monde.  Sa na issance ju ive  a  cons t i tué  pour  lu i  p lus

que pour  touÈ aut re  une man ière  de  des t in  qur i l  a  vécu dans  la  souf f rance

ét.ant donné son tempérament et les circonstances histor iques. Le problème de

ses  or ig ines  a  compl iqué e t  te rn i  ses  re la t ions  avec  l rA l lemagne,  au t re  po in t

c r u c i a l  d e  s a  d e s t i n ê e .  L r é q u i l i b r e  d e  s a  v i e  f a n i l i a l e  e E  s o c i a l e  a  s o u v e n t

é té  p réca i re ,  menacé par  des  tens ions  e t  des  c r ises  graves .  Les  "compl ica t ions"

de tous  ordres  nron t  ja rna is  é té  surmontées .

Ce poids du monde que Wassermann a ressent i  expl ique sans doute

en par t ie  1a  d isharmon ie  de  sa  na ture  e t  la  f rag i l i té  de  sa  v ie  psycho log ique.

11  semble  qurune b lessure  or ig ine l le  i r ré ruéd iab le  a i t  la issé  en  lu i  un  fond

de pess imisme e t  d tango isse  sans  cesse a l iuentés  ensu i te  par  les  v ic iss i tudes

de l fex is tence.  Son tempérament  es t  sombre ,  peu por té  à  L 'humour  ou  à  l t i ron ie ,

peu fa i t  pour  le  bonheur .  Drune sens ib i l i té  excess ive ,  iL  se  por te  vo lon t ie rs

aux  ex t rêmes.  Par  réac t . ion  cont , re  l thos t i l i té  du  monde s tes t  déve loppé un

aut re  t ra i t  de  son tempéramenL,  Ia  Èendance à  la  pédagog ie  e t ,  à  la  mora le ,  le

désir  de transforrDer l rhounne pour que le monde devienne me' i I Ieur.

L r a p p r e n t i s s a g e  d u  m ê t i e r  d t é c r i v a i n  a  é t é  a u s s i  d i f f i c i l e  q u e  c e -

lui  de la vie et,  dans ce domaine, on retrouve les mêmes narques de disharmo-

n ie .  Wassenuann ne  d isposa i t  à  I to r ig ine  que d tune imag ina t ion  v ive  e t  de  fa -

cu l tés  excepEionne l les  de  cont .eu f ; jusqutà  son dépar t  de  F i i r th  son absence de

format ion  é ta i t  p resque to ta le .  Au contac t  des  u i l ieux  in te l lec tue ls  de  Mun ich ,

de  V ienne e t ,  de  Ber l in ,  i l  a  fa i r  un  apprent issage ta rd i f  qu i  n 'a  jamais  to ta -

lement.  compensé les handicaps ini t iaux. En même temps, i l  a beaucoup appris

par  ses  lec tu res ,  à  la  fo is  abondantes  e t  désordonnées.  S  t  insp i ran t  des  maî -

t res  a l lemands e t  é t rangers  du  l9èrne  s ièc le ,  i l  s tes t  auss i  in tê ressé à  tou t

ce  qu i  s técr iva i t ,  sur tou t .  en  fa i t  de  roman,  dans  1 'A l lemagne de  son temps.

11 nous apparaît  aussi  conne un houune sensible au cl imat de l répoque, à l rac-

tua l i té  sous  t ,ou tes  ses  fo rmes,  à  tou t .  ce  qu i  se  d isa i t  au tour  de  lu i  dans

Les cerc les  qu t i l  f réquenta i t ,  co f l rme que lqu tun  qu i  s t ins t ru isa i t  beaucoup par

la  conversa t ion

Pourtant Wasserroann n'a pas été'  l thome d'une école ou drun mou-

vement  dé terminé.  Dès  le  débuÈ de sa  car r iè re ,  cer ta ins  aspec ts  de  sa  c r i t ique

soc ia le  le  s i tuent  dans  le  s i l lage  des  na tura l i s tes ,  ma is  on  peut  tou t  auss i
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bien aff inner que son goût pour la rêverie baroque qui se manifeste dans le

prologue des Jui fs de Zirndorf  le rattache au courant néo-romantique. De

même, si  certains thèmes de Christ ian Wahnschaffe sont des thèures pr iv i légiés

d .e  l rexpress ionn ismeron ne  peut ,  p ré tendre  qur i l  a i t  v ra iment  épousé les  thèses

des express ionn is tes .

11 a intégré à ses romans une mult i tude de not i fs contemporains et

de  données de  l rac tua l iEé .  I1  a  sub i  I t in f luence de  mul t ip les  tendances  avec

lesque l les  i l  a  é té  mis  en  contac t ,  se  la issanÈ imprégner  par  e1 les ,  adoptan t

d e s  i d é e s  e t  d e s  p e r s p e c t i v e s  q u i  c o r r e s p o n d a i e n t  à  s a  s e n s i b i l i t é r ' m a i s  j a m a i s

i l  n ta  déve loppé un  sys tème de pensée qu i  le  ra t tachera i t  à  r in  courant  par t , i cu-

l i e r .

Sa b iograph ie  nous  a  rense ignés  sur  cer ta ius  aspec ts  de  sa  c réa t ion

l i t té ra i re ,  sur  la  p rovenance e t  la  répét i t ion  de  cer ta ins  rno t i f s .  Nous avons

consta té  qu t i l  ex is te  une in te rdépendance de  l toeuvre  e t  de  1répoque,  a ins i

qu tune re la t ion  enËre  l toeuvre  e t  la  v ie .  La  mat iè re  des  romans esE t tac tue l le t t ,

mais aussi  autobiographipue. En outre i l  nous esË apparu que la qual i té de la

produc t ion  l i t té ra i re  dépend é t ro i tement  de  la  qua l i té  de  la  v ie  personne l le .

E l le  a  tou jours  é té  a l tê rêe  par  les  tens ions  e t  les  c r ises ,  e l le  a  ê tê  mei l leu-

re  dans  les  pér iodes  d 'équ i l ib re ,  couure  à  1 répoque de  L 'À f fa i re  l " laur iz ius .  La

souf f rance e t  les  déch i re rnents  n ton t  pas  ar raché à  I 'au teur  des  cheÊ-d toeuvre  ,

comme ce la  se  produ i t  pour  d  I  au t res  écr iva ins .

CeEte étude biographique nous a permis enf in de mettre en évidence

l raspec t  pub l i c  de  la  car r iè re  de  l {assermann,  sa  p lace  paru i  les  g rands  écr i -

va ins  contempora ins ,  son  rô Ie  de  conférenc ie r ,  son  a t t i tude  d 'observa teur  e t  de

témoin cr i t ique de son temps

. Quant à la place que son oeuvre a occupê dans l tédicion al lemande

ent re  1897 e t  1934,  e l l -e  es t  de  tou t ,  p remier  p1an.  Wassermann a  bénéf ic ié  des

.p1us  grands  t i rages ,  non seu lement  dans  le  cadre  de  la  ma ison F ischer ,  ma is

auss i  dans  le  cadre  généra l  de  la  l i t té ra tu re  rouanesque de  son tenps .  Env isagée

sous l tang le  de  la  pure  réuss i te ,  sa  car r iè re  a  é té  i .ncomparab le .  A  chaque nou-

ve l le  pub l i ca t ion ,  Wassermann pouva i t  compter  sur  un  pub l ic  acqu is  d tavance.

Cres t  un  aspec t  de  sa  car r iè re  qu i  n ta  pas  échappé à  ses  contempora ins .  Le  c r i -

Lique KurÈ Martens écr i t  par exemple, au moment de la publ icat ion dtEtzel Ander-

gas t  :  "Le  nouveau Wassermann es t  a r r i vé  l ( . . . )e  ce t te  nouve l le ,  un  a t t roupement

se  produ i t ( .  ) r  des  mains  av ides  fou i l len t  Ia  p i le  de  l i v res  à  la  recherche de

l roeuvre  nouve l le ,  chacun essa ie  de  l ra r racher  à  l rauEre  ;  ce lu i  qu i  l ra t t , rape
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l e  met  en  sécur i té  conrme une pro ie  qur i l  dévore  auss i tô t ,  dans  le  co in  le

p lus  proche.  I1  en  va  a ins i  depu is  des  années,  c les t  a ins i  qu ton  s 'es t  dé-

j à  a r r a c h é  L a u d i n f . . ) e t  L r A f f a i r e  M a u r i z i u s .  C e l a  d é n o t e  l a  n o t o r i é t é  d t u n

écr iva in  qu i  possède l ren t , iè re  conf iance de  ses  lecËeurs  e t  dont  l ra r t  sou-

verain ne peut plus les décevoir"  (  I  )  .

CresÈ.1à que surg i t  la  ques t ion  fondamenta le  posée par  ce t te  oeu-

v re  romanesque.  Assez  souvent  c r i t iqué  dans  les  mi l ieux  l i t té ra i res ,  Wasser -

mann fu t .  sans  contes te  un  au teur  à  succès  e t  même,  coûnne on  l ra  d i t ,  un  au teur

de bes t -se l le rs  (2 )  .  La  ques t ion  es t  de  savo i r  pourquo i  i1  le  fu t  e t  s ' i l  ne

fut.  que cela.

La deuxième part ie de notre travai l  voudrai t  éclairer ce phénomène

de la  réuss i te  e t  por te r  une appréc ia t ion  drensemble  sur  1a  produet ion  de

I  I  auLeur .

( l )  E tze l  Andergas t ,  Roman von Jakob Wassermann,  in  D ie  L i te ra tu r  33r l93O/1931,
P .  5 2 2 .

(2 )  Cf .  l fa r t i c le  de  l " la rce l  Re ich-Ran ick i ,  Dos to jewsk i j s  Zarewi tsch .  Der  Fa l l
Wassermann, anlânl ich der Neuausgabe eines Bes ,  in
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LES GRANDS RYTHMES DE L'OEUVRE

Reprenant et af f inant un schéma général  proposé par Marta Karlweis,

Th .  Mann a  d is t ingué Èro is  g randes é tapes  dans  la  car r iè re  de  lùassermann ( l ) .

Se lon  lu i ,  ce  tempérament  t tbaroque e t  rêveur t t ,  doué d tune énorme

c a p a c i t é  d f i m a g i n a t i o n  e t  d t a s s i m i l a t i o n ,  b a i g n a i t  à  I t o r i g i n e  d a n s  " u n  c h a o s

psycho log iqùe,  son é lément  p remier "  (2 ) )  pu is  i l  se  sera i t  peu 
i  

peu dégagé

d e  c e t t e  c o n f u s i o n  i n i t i a l e  p o u r  s r é l e v e r  j u s q u t à  l a " f ô r m e " c o n s i d é r é e  u n

temps duranË conne Ia  seu le  poss ib i l i té  de  sa lu t .  La  guer re  aura i t  ensu i te

ébran1é ses  cer t i tudes  e t  re légué au  second p lan  1es  préoccupat ions  es théÈi -

ques '  ren forçant  en  lu i  "1a  pass ion  idéo log iquer ( . . , ) f r  vo lon té  de  pédagog ie  e t

de  nora le"  (2 )  ;  la  fo rme se  sera i t  a lo rs  e f fondrée.

Ce jugement  a  le  mér i te  de  Ia  c la r té ,  ma is  i l  s imp l i f ie  La  courbe

de 1 'évo lu t ion  in te l lec tue l le  de  h lassermann e t  ne  rend pas  compte  de  tous  les

asPects  d tune car r iè re  f luc tuante .  Se lon  ce  schéma,  L fA f fa i re  Maur iz ius  se

s i tuera i t  dans  la  phase du  re tour  au  chaos  in i t ia l ,  a lo rs  que uran i fes tement

les  p réoccupaËions  de  fo rme nron t  jamais  é té  auss i  g randes que dans  ce  ro rDan.

11 n'existe chez l^ lassermann ni  un acheminement progressi f  vers un sommet de

p e r f e c t i o n  f i n a l e ,  n i  d e s  s t a d e s  d e  c e r t i t u d e  s u c c e s s i f s  n e t t e m e n t  d i f f é r e n -

c iés ,  rna is  p lu tô t  une évo lu t ion  i r régu l iè re ,  souvent  hés i tan te ,  gu i  épouse la

marche incer ta ine  de  la  v ie .Un sché ina  p lus  complexe que ce lu i  qura  proposé

Th.  Mann rend mieux  compte  des  f luc tua t ions  de  ce tÈe car r iè re  qu ' i l  semble

poss ib le  de  d iv iser  en  c inq  phases  pr inc ipa les .

A part i r  du moment où i l  conmence à écr ire jusque

mann v i t  une pér iode dr incer t i tude .  Les  Ju i fs  de  Z i rndor f  e t

vè len t  un  au teur  qu i  a  du  mal  à  met t re  à  p ro f i t  des  qua l i tés de conteur  excep-

( l )  "Se ine  l ^ I i twe sch i lder t  h ie r ,  w ie  se in  Ta lenÈ,  d ies  t râumer ische und ba-
rocke,  ungeheuer  ass imi la t ions fâh ige . . .  Erzâh le r ta len t ,  aus  e inem chaot i -

' schen See lendunke l ,  se inem anfâng l ichen Ure lement ,  hervor t re tend,  aus  e in -
geborenem Tr iebe zur  Form,  zur  "Gesta l t "  ge langt  ;  w ie  f i i r  e ine  schône
Wei le  d ie  I 'Ges ta l t " ihm a l les  i s t  :  F re ihe i t  und l ^ lahrhe i t ,  B i ldung und
Mensch l ichke i t ,  w ie  se in  humanis t i scher  K i ins t le rg laube a l les  He i l ,  a l le
Besserung in  ih r  s ieh t ,  und w ie  dannd ieser  G laube an  d ie  re ine  Gesta l t ,
un ter  dem E indruck  des  Kr iegser lebn isses  na t i i r l i ch  w ieder  e ïnmal ,  ûber -

spûlt  wird von einer l {el le ideel ler Leidenschaft ,  Sorge und Bemiihung; das
Moral isch-Pâdagogische in Wassermanns Werk zur Herrschaft  gelangt bis zur
"Zerschlagung der Formt'  und zum opfer der Gestal t" ,  Th. Mann, in M. Karl-
weis,  Jakob Wassermann. Bi ld,  Rampf und I , Ierk,  Mit  einem Gelei twort  von
thotn"

(2 )  f rad .  C.  Dav id ,  H is to i re  de  la  L i t té ra tu re  a l lennande

v e r s  1 9 0 5 ,  W a s s e r -

Renate Fuchs ré-

p.  842-43.
Aub ie r ,  1959 ,
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t ionne l les .  Le Moloch, Alexandre à Babylone et Engelhart  décoivent toutes

les  espérances  e t  démont ren t  que l . lassermann do i t  d fabord  s ra t tacher  à  dé f in i r

u n  s t y l e .

Cres t  à  ce t te  tâche qur i l  consacre  les  années 19O6-1915 pendant

lesque l les  i l  s r in te r roge sur  son ar t ,  éer ivan t  des  essa is  théor iques  e t  re -

cherchant la concision dans des nouvel les et de brefs romans. Grâce au sou-

t ien  de  Hofmannstha l ,  i l  dégage peu à  peu le  concept  de  fo rme e t  i l  en  fa i t

le  bu t  qu t i l  se  p ropose dra t te indre .  Les  deux  grands  romans qu i  su ivent :ce t te

ré f lex ion  théor ique,  Gaspafd  Hauser  e t  Le  Bonhomme aux  9 ies ,  son t  des  oeuvres

so l idement  charpentées  où  se  révè le  une grande hab i le té  à  o rgan iser  e t  à  con-

du i re  des  in t r igues  complexes ,  ce t te  "maî t r i se"  q , t i  jusque 1à  fa isa i t  dé fau t .

La guerre détermine un retour à la confusion ancienne. De nouveau,

Wassermann la isse  l ib re  cours  à  son imag ina t ion  inqu iè te  eÈ à  sa  sens ib i l i té

excessive. Dans Ol iv ia et dans Christ ian l lahnschaffe, le forme romanesque se

dégrade,  le  réc i t  éc la te  e t  se  perd  en  d ig ress ions .

L ibéré  de  l tango isse  des  années de  guer re  e t  du  po ids  des  souc is

fami l iaux  e t  personne ls ,  I , lassermann se ' ressa is i t  à  par t i r  de  192O.  Comme

après  1906,  i l  compose des  réc i ts  p lus  cour ts  pour  tempérer  son innag ina t ion  ;

c fes t  le  cyc le  du  I ' Jendekre is  e t  le  roman Laud in  e t  les  S iens .  Para l lè lement ,

i l  éc r i t  son  essa i  sur  la  Gesta l t . ,  " la  f igure  typ ique"  q r r i  résume I tessent ie l

de  ses  idées  sur  1  t  éc r i tu re  romanesque.  Ses  e f fo r ts  sont  a lo rs  couronnés par

le  b r i l l anË succès  de  LrAf fa i re  Maur iz ius .

Cependant,  cette forme romanesque équi l ibrée à laquel le i1,

parvenu en  1928,  ne  rés is te  pas  à  l rassaut  du  désespo i r  dans  les  années

e l le  se  br ise  dé f in i t i vemenÈ dans  Etze l  Andergas t  eÈ dans  La  t ro is ième

tence de Joseph Kerkhoven

Ains i  rédu i te  à  ses  phases  essent ie l les ,  1a  car r iè re  de  I . Iassermann

nous apparaît  sous un jour ambigu, comme une al ternance de périodes obscures

où l tau teur  a  eu  du  mal  à  se  l ibérer  des  dé fau ts  de  son tempérament  e t  de

pér iodes  p lus  c la i res  où  i l  es t  parvenu à  une mei lLeure  maî t r i se  des  techn i -

ques du romanj mais en dépit  de son caractère inégal et  de ses aspects contra-

d ic to i res ,  Ia  p roduc t ion  de  Wassermann présente  un  cer ta in  nombre  de  thèmes,

de procédés et de choix fondamentaux dont l ranalyse permet de mettre en évi-

dence la  "man ière"  par t i cu l iè re  d técr i re  qu i  a  cons t i tué  la  base d tun  énorme

s u c c è s .

Les  carac tér is t iques  essent ie l les  de  ce t te  "man ière"  se  révè len t

dès  les  p remiers  l i v res ,  en  par t i cu l ie r  dans  Renate  Fuchs .

e s t

30 ;

Exis-
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CHAPITRE IX

DES.SUCCES PRECOCES

TIHISTOIRE DE LA JEUNE RENATE FUCHS - ACTUALITE ET ROMAN-FEUILLETON

Une intr igue à l -a mode

Dans le  succès  de  ce  l i v re  le  cho ix  d tune mat iè re  adaptée  aux

préoccupat ions  de  1 'époque semble  avo i r  é té  dé terminant .e

Au tournant du siècle, I . lassermann veut apporter une réponse à ce

que 1 'on  qua l i f ie  a lo rs  de  "Frauenf rage" ,  âu  prob lème de la  s i tua t ion  de  la

fe rnrne  dans  la  soc ié té  moderne e t  de  sa  nécessa i re  émanc ipa t ion .  Ces  ques-

t ions  qu i  p réoccupent  les  espr i ts  depu is  une v ing ta ine  d tannées e t  qu i  son t

encore  d tune ac tua l i té  b rû lan te  vers  1900,  se  sont  posées  sous  l r in f luence

con juguée du  na tura l i sme e t  du  soc ia l i sme.

Avec  leur  goût  pour  1 'observa t ion  soc io log ique,  les  na tura l i s tes

s  I  in té ressent  au  sor t  de  la  femme dans la  co l lec t i v i té  ;  p renanÈ consc ience

d u  r ô l e  d e s  f a c t e u r s  b i o l o g i q u e s  e È  d e  l r h é r é d i t é  d a n s  l ' e x p l i c a t i o n  d e s

f léaux  fami l iaux  e t  soc iaux ,  i l s  met tenÈ l taccent  sur  la  s ign i f i ca t ion  de  la

matern i té .  Le  soc ia l i sme,  pour  sa  par t ,  cons ta te  1 réc la tement  de  la  fami l le

sous  l re f fe t  de  l t indus t r ia l i sa t ion  e t  de  la  t rans format iou  du  monde moderne

11 vo i t  la  femme désormais  p ro je tée  hors  de  l tun ivers  domest ique,  dans  1e

m o n d e  d u  t r a v a i l  e t  d e  l t u s i n e ,  e t  i l  r é c l a m e  p o u r  e 1 l e  1 t é g a l i t é  d e s  d r o i t s

Cres t  ce  que fa i t  Bebe l  en  1889,  dans  La  Femme e t  Ie  Soc ia l i sme,  quand i l

ex ige  en  par t i cu l ie r  que les  femmes pu issent  accéder  l ib rement  à  l run ivers i té .

A  par t i r  de  1à ,  se  déve loppe un  pu issant  couranÈ fémin is te  -  La

Frauenbewegung.  Ses  idées  s texpr iment  dans  une mul t i tude  de  pub l ica t ions  dont

Ia  p lus  représenta t ive  es t  peut -ê t rece1 le  d run  Manue l  duMouvement  fémin is te  ( l

en quelque sorÈe résumé et couronnemenÈ de toutes les aspirat ions.

Para l1è lement ,  se  dess ine  un  courant  adverse  dont  1e  neuro logue

Pau l  Môb ius  es t  la  tê te  pensante .  Dans un  l i v re  au  t i t re  p rovocateur ,  De 1a

Fa ib lesse  d 'Espr i t  pa tho log ique de  la  Fenune (2 ) ,  i l  a f f i rme que les  su f f ra -

( l )  Handbuch der Frauenbewegung, hrsg. von Helene Lang und Gertrud Bâumer,

(2) t lber den pathologischen Schwachsinn der Frauen.

)
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get tes  modernes  sont  de  mauva ises  mères  parce  qu te l les  cherchent  à  im i te r

l rhonme e t  déve loppent  à  l rexcès  les  facu l tés  in te l1ec tue l les ,  a lo rs  que

leur  seu le  vocat ion  es t  la  matern i té .  Qute l le  so i t  adu lée  e t  a rdeurment  dé fen-

due dans le canap des féministes -ce qui est le cas le plus fréquent- ou relé-

guée par  ses  adversa i res  dans  le  s  l im iÈes  é t ro i tes  de  la  t rad i t ion ,  la  fewre

occupe une p lace  de  cho ix  dans  les  p réoccupat ions  de  1 tépoque.

Le thème de la femme apparaît  de plus en plus fréquenment dans la

l i t té ra tu re  de  la  f in  du  l9ème s ièc le .  R ichard  Dehmel  1e  t ra i te  avec  un  éro-

t i sme lourd  d" . t "  E i l j td  t r {= l t  (1896) ,  tand is  que para issenq la  même année

les  oeuvres  drArËhur  Schn i tz le r  L iebe le i  e t  Der  Re igen,  dont  le  pub l i c  ne  re -

t ien t  guère  que la  façade de  légère té  e t  1es  in t r igues  f r i vo les .

Mais  c tes t  dans  le  roman fémin in  qu i  connaî t  à  l ' époque un  br i l -

lanÈ renouveau que s texpr iment .  au  mieux  les  idées  du  temps.  Par tou t  se  l i t

l tex ige i rce  de  1  témanc ipa t ion .

A la  su i te  de  Margare te  Beut le r  e t  de  Anna Cro issant -Rust ,  Gabr ie le

Reuter  e t  He lene BôhIau  proc lament  la  vo lon té  dé terminée de  la  fe rnme d tê t re

I 'éga le  de  l rhomme.  Dans de  nombreux  romans donÈ l tun ,  E1 len  von der  \ ^ le iden

( l9OO) '  es t  t rès  exac temenÈ contempora in  de  ce lu i  de  l , t rassermann,  L rH is to i re

de la  jeune Renate  Fuchs ,  Gabr ie le  Reuter  exhor te  ses  compagnes à  fa i re  f i

des  convent ions  bourgeo ises  eÈ défend courageusement  la  mère  cé l iba ta i re .

Dans le  roman de He lene Bôh lau  Der  Rang ierbahnhof  (1895) ,  l théro ine  ne  connaî t ,

après  1 'a tmosphère  é t r iquée e t  é tou f fan te  de  sa  fami lLe ,  guê l ra f f l igeante

t r i s tesse  d tun  mar iage sans  amour .  Dans Das Recht  der  Mut te r ,  la  même He lene

Bôh lau  dé fend le  d ro i t  à  la  l ib re  matern i té  e t  en  1899 son l i v re  Das Ha lb t ie r

dénonce sous  la  fo rme d tun  c r i  v io len t  la  s iËuat ion  in tenab le  de  la  femne

amputée de  la  par t ie  sp i r i tue l le  de  son ê t re ,  vér i tab le  an ima l  doroes t ique

condamné à  rempl i r  des  " foncÈions  bes t ia les" .

Publ iée en l9OO, la Renate Fuchs de t lassermann se présente conme

un roman féministe écr i t  par un homme et très exactement adapté au goût et

à  la  mode du  jour .  Toute  la  d iscuss ion  tourne  au tour  du  prob lèmede la  s i tua t ion

de l-a femme à la f in du l9ème siècle. Les aventures de Renate et quelques

aut res  des t inées  fémin ines  p lus  rap idement  évoquées,  permet ten t  à  l rau teur

d texpr imer  ses  idées  e t  de  proposer  ses  so lu t ions .

Dans ces  années se  man i fes te  l tex igence de  1 témanc ipa t ion  e t  Eonte

le  "c r i t '  de  tou tes  ceL les  qu i  veu len t  'ê t re  l ibérées  de l ' la  dé t resse soc ia le
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et  de  la  dé t resse personne l le "  ( l ) .  Heureusement  les  temps sont  favorab les

à  l -eur  cause e t  le  s ièc le  " leur  p ropose des  normes nouve l les  "  (2 ) ,  Renate

Fuchs  leur  mont re  la  vo ie  du  sa lu t .

L rex is tence de  l rhéro ine  se  dérou le  se lon  une courbe qu i  es t

exempla i re  à  b ien  des  égards .  Née dans  une fami l le  r i che ,  Renate  souf f re

drun  mode de v ie  convent ionne l  e t ,  é t r iqué ,  e l le  se  sent  condamnée à  Ia  mono-

ton ie  de  1a  sécur i té  matér ie1 Ie .  Refusant  les  fausses  promesses  d 'un  mar iage

b r i l l a n t  q u i  l u i  a s s u r e r a i t  1 a  p o s i t i o n  s o c i a l e  m a i s  n o n  p a s  l t e s s e n t i e l ,

l tamour ,  e11e rompt  avec  son ur i l ieu  e t  cherche sa  vo ie .  Ses .égarements  sont

rnu l t ip les  eË ses  er reurs  dou loureuses ;  ma is  e l1e  en  connnaî t  le  te rme e t

émerge f ina lement  à  la  lumière .  Son un ion  d tune nu i t  avec  Agathon Geyer  es t

une union l ibrement recherchée et acceptée qui lu i  révèle 1e sens profond

d e  l t e x i s t e n c e  e t  d a n s  l a q u e l l e  e l l e  s t a c c o m p l i t .  D é s o r m a i s ,  e l l e  n é r i t e

pleinement son nom ; el le est la Régénérée -Renata- la ferrne nouvel le qui a

br isé  1es  an t iques  convent ions  fami l ia les  e t  bourgeo ises  e t  qu i  a  réa l i sé

el le-même son bonheur.

Les  au teurs  fémin ins  de  1répoque n fon t  peuÈ-ê t re  pas  souscr i t

sans  réserve  à  tou tes  les  idées  de  l , Iassermann.  Cer ta ins  dé ta i l s  e t  cer ta ins

thèmes on t  pu  leur  sembler  t rad i t ionne ls .  I1  en  es t  a ins i  de  I taccent  mis

avec une grande insistance sur la materni té reconnue comme la vocat ion pre-

mière  de  la  femme.  Sans l ren fan t  de  Renate  e t  d rAgathon,  le  l i v re  perdra i t

tou t  son  sens .  A  la  f in  du  roman,  Renate  nous  es t  p résentée  c la i rement  e t

exclusivemenÈ cotrme " la mère" (3) qui ,  à la naissance de son enfant,  pressent

" la  venue d tune généra t ion  nouve l le "  (4 ) .  Les  héro ines  des  romans fémin ins

contemporains ambit ionnent généralement de t .enir  plus que ce rôle dans la vie

e t  de  rempl i r  p lus  que ce t te  fonc t ion .  E l les  veu lenÈ conquér i r  les  p laces

jusque 1à tenues par l rhorune

( l )  R e n a t e  F u c h s p .  57 ,

( 2 )  ï b i d .  ,  p .

( 3 )  Ï b i d . r  P .

246  .

382 .

( 4 )  ' ï b i d . ,  p .  383 .



- 3 0 0 -

Face  à  l eu r  pa r tena i re ,  e l l es  a f f i rmen t  pu i ssa runen t  l eu r  o r i g i na -

l - i t é  e t  beaucoup  re fuse ra ien t  sans  dou te  l r i dée  cen t ra le  du  l i v re  de  l ^ Iasse r -

mann ,  se lon  l aque l l e  l e  des t i n  de  l a  f emme ne  s taccomp l i t  gue  dans  l a  ren -

contre avec I thornme. Renate doi t  en ef fet  at tendre Agathon pour êt re vra iment

e l l e -même.  Chez  Wasse rmann ,  l t oppos i t i on  en t re  L rhomme e t  l a  f emme es t  beau -

coup moins abrupte que chez la  p lupar t  des auteurs férn in ins.  La revendicat ion

es t  mo ins  f r éné t i que  e t  l es  sen t imen ts  sonÈ  mo ins  exace rbés  ;  l e  pa r tena i re

m a s c u l i n  n r e s t  p a s  n é c e s s a i r e m e n t  l t e n n e m i  q u t i l  c o n v i e n È  d t a b a t t r e .  L e s

f i ancés  e t  1es  mar i s ,  quo ique  dange reusemenÈ con tes tés ,  ne  son t  pas  menacés

dans  l eu r  v i e  conme c fes t  I e  cas  dans  l e  roman  de  He lene  Bôh lau  Das  Ha lb t i e r ,

où  I ' homme pé r i t  pa r  l a  ma in  de  l a  f emme.

Dans  l r ensemb le rcependan t ,  l l asse rmann  ne  se  s i t ue  pas  en ' re t ra i t

par  rapport  à la  réf lex ion générale de 1tépoque et  aux idées communément

dé fendues ,  son  l i v re  se  p résen te  comme un  répe r to i re  des  revend i ca t i ons  f ém i -

n i n e s  e s s e n t i e l l e s .

11  dénonce I 'hypodr is ie  du  mar iage bourgeo is  qu i  ne  t ien t  pas

compte  de  l ramour  e t  te rn i t  p rématurément  les  personnes.  A  t ravers  la  l ia ison

de Renate avec Wanderer,  puis avec Agathon Geyer,  iL défend une forme dtunion

l ib re  dans  1aque l le  la  femme,  jad is  o f fe r te  en  sacr i f iee ,  recherche main tenant

son p le in  épanou issement  auprès  d tun  compagnon dont  1a  personna l i té  es t  s t r i c -

temenÈ adaptée  à  la  s ienne.  A  l r image t rad i t ionne l le  de  la  fami l le ,  Le  dénoue-

menÈ oppose la  f igure  de  la  mère  cé l iba ta i re ,  conse ien te  eÈ rad ieuse ;  en

ef fe t ,  1a  d ispar i t ion  d 'AgaÈhon la isse  Renate  seu le  pour  accue i l l i r  e t  pour

é lever  son en fan t .

Le  l i v re  sou l igne par  a i l leurs  1 ré ta t  d rassu je t t i ssement  que les

femmes ont  hér i té  du  passé.  Chez beaucoup,  la  pud ibonder ie  e t  le  pur i tan isme

de leur  éducat ion  on t  é tou f fê  La  fémin i té .  Chez presque tou tes ,  la  dépendance

à  1 t é g a r d  d e  l r h o m m e  e s t  m a n i f e s t e .  L a  p r o s t i t u t i o n  q u i  s t é t a l e  p a r t o u t ,  e n

es t  l r i l l us t ra t ion ;  ma is  ce tÈe dépendance revâ t  éga lement  des  fo rmes p lus

sourno ises .  E l le  es t  en  par t i cu l ie r  de  na ture  économique,  ce  qu i  es t  mo ins

frappant mais tout aussi  lourd de conséquence. Condamnée à attendre de

l rhomne jusqutà  sa  subs is tance matér ie l le ,  la  femme lu i  es t  par  cont recoup

moralement et psychologiquement enchaînée. Le chemin de la l ibéraÈion passe

donc d tabord  par  la  recherche eË la  conquête  de  l f indépendance économique.

Cres t  par  le  t rava i l .  don t  e l le  découvre  les  ver tus  sa lva t r i ces ,  que Renate

Fuchs peut se dégager des gr i f fes de 1'odieux Peter Grauuann.



-  3 0 1

Le roman,  écr i t  sur  un  ton  po lémique,  cont ien t  auss i  des  passages

lyr iques qui chantent les vertus et les dons des héroines et font de 1ui un

hymne à la valeur de la fernme . La jeune Agnes Heine qui se voue entièrement

à  1 r é t u d e  d e s  æ i e n c e s  n a t u r e l l e s ,  a l l i e  à  d t e x c e p t i o n n e l l e s  q u a l i t é s  m o r a l e s

d ' é g a l e s  p o s s i b i l i t é s  i n t e l l e c t u e l l e s .  P a r  l r i n t u i t i o n ,  e l l e  a e q u i e r t  a v e c

une rap id i té  surprenante ,  " " "  que 1 'espr i t  mascu l in  apprend e t  démê1e par

1 'observa t ion"  ( l )  eÈ par  les  ra isonnements  log iques .  La  robus te  Frau  l , l i lmoser ,

chez  qu i  Renate  t rouve re fuge à  Ia  f in  du  roman,  témoigne d tun  sens  mora l

in fa i l l i b le .  E l1e  a  compr is  que la  femme do i t  tourner  le  dos .  à  la  c iv i l i sa -

t i o n  a r t i f i c i e l l e  d e s  v i 1 l e s ,  r é s i s t e r  à  l f a t t r a i t  d e s  e x e r c i c e s  i n t e l l e c t u e l s

e t  reven i r  à  la  na ture  qu i  es t  son  é lément  p remier .  Quant  au  des t in  de  Renate ,

i l  i l l u s t r e ,  a u t a n t  q u e  f a i r e  s e  p e u t ,  l r a f f i r m a t i o n  d r u n  a u t r e  p e r s o n n a g e

se lon  gu i  " la  femme a  une âne d 'amiante"  qu i  lu i  permeÈ de sor t i r  sa ine  eÈ

sauve "du  bras ie r  de  la  v ie "  (2 ) .  Que ls  que so ien t  les  tourments  qu 'e l le

endure  e t .  les  bas- fonds  dans  lesque ls  e l le  sombre ,  r ien  ne  saura iÈ  abat t re

une hérolne dont 1a vi tal i té et le sens moral sravèrent proprement indestruc-

t ib les .  11  es t  donné à  Renate  de  t r iompher  de  tous  les  pér i l s  de  la  v ie .  I1

e s t  v r a i  g u t e l l e  n r e s t  e n c o r e  q u t u n e  l u m i n e u s e  e x c e p t i o n  e t  q u t a u t o u r  d t e l l e

cont inuent  à  gérn i r  ses  compagnes fanées ,  sou f f re teuses ,  amères .

On comprend par  que l  accord  par fa i t  en t re  les  thèmes t ra i tés  e t

1 'espr i t  du  temps,  ce  roman or ' i  beaucoup de  fenrnes  découvr i ren t  " la  des t inée

d ' u n e  s o e u r "  ( 3 ) r a  p u  a s s u r e r  à  l r a u t e u r  s o n  p r e m i e r  t r i o m p h e  e t  a s s e o i r  s a

renommée.

Cependant  ce t te  exp l i ca t ion  de  1a  réuss i te  nous  semble  encore

insu f f i san te  ;  le  succès  a  tenu ic i  non seu lement  au  cho ix  réso lument  con-

temporain de la matière, mais encore à une mise en oeuvre dél ibérément roma-

( l )  T b i d . ,  p .  2 8 5 .

( 2 )  l b i d .  p .  19 .

( 3 )  S .  B i n g , . J a k o b  l , I a s s e r m a n n .  l { e g  u n d  t r I e r k  d e s  D i c h t e r s ,  p .  l 2 t .  D è s  1 9 2 9 ,
S.  B ing  fa i t  éga lement  remarquer  que le  su je t  a  perdu  beaucoup de  son
ac tua l i té  :  "Das  Gedank l i che  is t  heute  pa t in ie r t ,  macht  ke ine  Epoche
m e h r  w i e  d a m a l s " ,  i b i d . 2 p .  l 2 l .
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nesque de  ce t te  u ra t iè re ,  à  la  fo rme même du l i v re  ( l ) .

Pour  la  p remière  fo is  appara issent  les  1 - ignes  de  fo rce  drun  ar t
p ropre  à  sédu i re  un  vas te  pub l i c .  on  décè le  dans  le  l i v re  un  goût  pour  les
cas  ex t rêmes '  Pour  les  s i tua t ions  inso l i tes  e t  pour  les  ind iv idus  d texcep-

t ion .  La  mat iè re  es t  luxur ian te ,  mu l t ip le  e t  v io lemment  cont ras tée ,  ce  qu i

e s t  P e r c e p t i b l e  a u  t r i p l e  n i v e a u  d e  l r a c t i o n ,  d u  c h o i x  d e s  l i e u x  e t  d e  l a

pe in tu re  des  personnages

Act ion  -  t ieux  -  personnages

Lrac t ion  es t  t rès  généreusemenÈ nour r ie .  Tout  se :passe comme s i

I r a u t e u r  v o u l a i t  i l l u s t r e r  à  t r a v e r s  I e  s e u l p e r s o n n â g e  c e n t r a l  1 a  t o t a l i t é

des  prob lèmes inhérenÈs à  la  cond i t ion  fémin ine .  Cres t  pourquo i  nous  recon-

na issons  success ivement  en 'Renate  1a  femme conf ron tée  à  son mi l ieu  fami l ia l ,

menacée par  1es  cont ra in tes  du  mar iage bourgeo is ,  ten tée  par  l tun ion  l ib re ,

ob l igée de  se  dé f in i r  par  rappor t  à  Ia  r i chesse e t  à  l -a  pauvre té ,  l i v rée  à

tou tes  les  fo rmes de  la  convo i t i se  uascu l ine ,  s re f fo rçant  de  se  l ibérer  e t

de s t  insérer dans le monde du travai l  avant de préndre enf in conscience de

sa vocat ion  pro fonde qu i  es t  la  maÈern i té .

I 1  s r e n s u i t  u n e  e x t r a o r d i n a i r e  m u l t i p l i c a t i o n  d e s  s i t u a t i o n s ,  d e s

rencont res '  des  dép lacements ,  b re f ,  une pro l i fé ra t ion  de  la  mat iè re .  Le  lec -

teur  es t  sans  cesse tenu en  ha le ine  par  les  pér ipé t ies  e t  les  rebond issements

dont  les  in fo r tunes  amoureuses  de  I 'héro ine  fourn issent  la  me i l leure  i l l us -

t ra t ion  :  des  bras  d tun  duc  r i chement  nant i ,  Renate  passe dans  ceux  drun  é tu -

d ian t  méd iocre ,  pu is  e l1e  dev ien t  la  p ro ie  de  Gudst ikker ,  homme de le t t res

sans  cons ience à  qu i  e l le  n réchappe gue pour  tomber  dans [es  gr i f fes  p lus  acé-

rées  encore  de  l rod ieux  Peter  Graumann,  jusqutà  ce  qu ten f in  e l le  rencont re

Agathon Geyer  e t  conna isse  à  ses  cô tés  la  per fec t ion  de  l ramour  par tagé.

( l )  F .  Ber taux  a  sou l igné ce t  é lément  comme une des  ra isons  essent ie l les  des
succès  précoces  de  l ^ lassermann :  "Vers  lgOO le  na tura l i sme ava i t  bann i  du
roman personna l i té  e t  imag ina t ion .  que ramenèrent  les  jeunes  au teurs  sou-
c ieux  de  nrécouter  que leur  na ture  e t  de  se  c réer  leur  fo rme se lon  leur
don.  Le  don de . l {assermann é ta i t  ce lu id 'une Schéhérazade :  dans  le  fan tas-
t ique  de  la  t rad i t ion  german ique i1  in t rodu isa i t  un  éc la i rage v io len t .
La  poés ie  de  Iac t ion  se  subs t i tua i t  à  la  poés ie  de  1 témot ion" ,  panorama
de la  L i t té ra tu re  a l lemande contempora ine ,  1928,  p .  lBO.
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Conme on le  vo i t ,  la  des t inée de  Renate  Fuchs  es t  en  tou t  po in t

except ionne l le .  L fau teur  nous  en  res t i tue  1 té tonnante  complex i té  dans  un

réci t  dont la courbe générale reproduit  en gros la forrne de la vague. Née

dans une r i che  fa rn i l le  bourgeo ise ,  Renate  es t  p romise  à  un  aven i r  de  duchesse,

mais  souda in  e l1e  se  t rouve préc ip i tée  de  ces  sommets  resp lend issants  dans

le  gouf f re  de  la  pauvre té  e t  de  la  déchéance mora le  ,  pu is  par  un  jus te  re -

tour  des  choses ,  i l  es t  donné à  ce1 le  qu i  a  beaucoup souf fe r t  e t  long temps

cherché sa  vo ie  d téchapper  aux  "c reux  de  la  vague"  e t  de  se  h isser  jusqu 'aux

c i m e s d e 1 a p e r f e c t i o n o ù 1 l a t t e n d u n f i a n c é i d é a 1

Ains i  Ia  mat iè re  qu i  tend à  1 'éparp i l lement  du  fa i t  même de sa

surabondance,  s 'o rgan ise  se lon  un  schéma généra1 d 'une grande s imp l ic i té  e t

qu i  possède par  a i l leurs  un  carac tère  exempla i re .  Les  innombrab les  s taÈ ions

par  lesque l les  passe 1rhéro ine  s t inscr ivenÈ sur  une courbe immédia tement  per -

cept ib le .  Leur  mu l t ip l i ca t ion  capt ive  Ie  lec teur  sans  que ce lu i -c i  coure

pour tan t  1e  r i sque de  s tégarer .  La  mise  en  fo rne .  du  contenu obé i t  éga lemenÈ

à drau t res  techn iquers  s imp l i f i ca t r i ces  qu i  cons t i tuent  un  cont repo ids  à  la

p r o l i f é r a t i o n  d e s  d é t a i l s .

Le  procédé des  oppos i t ions  bru ta les ,  des  cont ras tes  abrupts

nres t  pas  le  mo ins  us i té .  A  la  r i chesse dorée dans  1aque l1e  v i t  Renate  au

début  du  réc i t  s toppose 1e  dénuement  qu te l le  connaî t  par  la  su i te  à  V ienne I

aux  b iens  matér ie ls  qu ton  vénère  dans  sa  fami l le ,  s 'opposent  les  vér i tab les

va leurs  sp i r i tue l les  qu i  s t incarnent  en  1a  personne drAgathon.  Pour  t radu i re

l taba issement  p rogress i f  e t  quas i  fa ta l  de  son héro ine ,  I , lassermann u t i l i se

un procédé gu 'on  pour ra i t  appe ler  "p rocédé de  1a  gradat ion  descendante" .

Comme prise dans une cascade infernale, Renate se trouve précipi tée toujours

p lus  bas  e t  1e  lec teur  l taccompagne avec  e f f ro i  de  pa l ie r  en  pa l ie r ,  jusqu 'au

terme de sa déchéance.

De semblab les  préoccupat ions  e t  de  semblab les  techn iques  prés ident

au  cho ix  e t  à  la  p résenta t ion  des  l ieux  dans  lesque ls  se  dérou le  l tac t ion .

Les  changements  de  décor  sont  incessants  e t  l r in t r igue  nous  fa iÈ  a l le r  e t

ven i r ,  au  gré  des  rebond issemenÈs,  de  Mun ich  à  Constance e t  de  Zur ich  à

V ienne,  sans  compter  les  dé tours ,  tou jours  r i ches  en  pér ipé t ies ,  par  Bruck ,

la  Francon ie  e t  la  Morav ie  où  se  te rminent  les  pérégr ina t ions  de  l rhéro Îne .

De même que l rac t ion  se  dép lace  d tune v i l le  à  l tau t re ,  d tune prov ince  à

l rau t re ,  de  même à  l r in té r ieur  de  chaque v i l1e  ou  de  chaque prov ince ,  nous
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ass isÈons à  de  perpétue ls  changements  de  décor  ;  à  la  rnu l t ip l i c iÈé  du  cadre

généra l  cor respond a ins i  1a  mul t ip l i c i té  des  décors  par t i cu l ie rs .  Les  d i f fé -

ren ts  quar t ie rs  dé f i len t  devant  nous ,  les  noms de rues ,  de  promenades,  de

parcs  pu l lu len t .

On cons ta te  en  ouËre  que l lassermann cho is i t  les  l ieux  de  l rac t ion

en fonc t ion  de  leur  carac tère  p i t to resque ou  de  leur  pu issance drévocat ion .

I1  re t ien t  des  d i f fé ren tes  c i tés  qu t i l  évoque Ies  apparences  ex t rêmes e t  ne

s t a t t a r d e  j a m a i s  à  1 a  d e s c r i p t i o n  d e s  q u a r t i e r s  o r d i n a i r e s  ;  d r e m b l é e  i l

s i tue  l t inÈr igue dans  les  pa la is  dorés  de  la  haute  bourgeo is ie  ou  de  la  no-

b l e s s e  e t ,  à  l t o p p o s é ,  d a n s  1 a  c h a m b r e  d t u n  é t u d i a n t  b e s o g n e u x  o u  l a  t r i s t e

mansarde d tune misérab le  p ros t i tuée.  Evoquant  Zur ich ,  i1  ne  re t ien t  que les

quar t ie rs  rés ident ie ls  où  1a  bourgeo is ie  écou1e une ex is tence pa is ib le  e t

cossue,  e t  les  bouges obscurs  où  végète  une faune de  révo lu t ionna i res  famé-

l iquas  chassés  de  leur  pays .  A  Mun ich ,  i l  fa i t  vo lon t ie rs  évo luer  ses  person-

nages dans  les  quar t ie rs  les  p lus  p ropres  à  f rapper  l t imag ina t ion ,  les  p lus

co lo rés  ou  encore  les  p lus  inso l i tes .  L rac t ion  débuÈe dans  le  quar t ie r  p i t -

t ô r e s q u e  d e  l t u n i v e r s i t é ,  d e v a n t  1 ' a c a d é m i e  d e  p e i n t u r e ;  q u e l q u e s  p a g e s  p l u s

lo in ,  nous  somnes t ransDor tés  au  Jard in  ang la is ,  pu is  dans  que lque rue  "mal

famée ( l )  où  g l i ssent  des  ombres  fémin ines  "que l ton  ne  remar-que pas  a i l leurs

d a n s  l a  v i l l e "  ( 2 ) .  D e  V i e n n e ,  i l  r e t i e n t  s u r t o u t  l a  f a ç a d e  d e  f r i v o l i t é  e t

l tappét i t  de  jou issancerce  qu i  lu i  permet  d tévoquer  à  longueur  de  pages e t

sous. un éclairage ambigu le monde du cabaret et  du café-concert .

E n  d é p i t  d e  l a  m u l t i p l i c i t é  d e  l e u r s  a s p e c t s ,  È o u t e s  c e s  v i l l e s

possèdenÈ un dénominateur conmun :  1a gran{e méÈropole, Vienne, Zurich ou

M u n i c h ,  c ' e s È  l r u n i v e r s  d e  l r a r g e n t ,  d e  L ' a g i t a t i o n  f i é v r e u s e  e t  s t é r i I e ,  d u

v ice  e t  de  la  pervers ion .  Par  oppos i t ion ,  la  campagne,  par t i cu l iè rement  la

M o r a v i e ,  p a t r i e  d r é l e c t i o n  d t A g a t h o n  G e y e r ,  c t e s t  l a  p u r e  e t  f r a î c h e  n a t u r e

où comme par  enchantemenË ja i l l i ssent  du  so l  tou tes  1es  ver tus  Paysannes

et  en fan t ines .  Cet te  oppos i t ion  fondamenta le  en t re  la  v i1 le  e t  1a  campagne

nres t  pas  exempte  de  schémat isme,  ma is  une fo is  de  p lus  ce  schémat isme fa i t

équ i l ib re  à  la  rnu l t ip l i c i té  des  décors .  11  fourn i t  au  lec teur  une sor te  de

( l )  i l e n a t e  F u c h s ,  p

( 2 )  Tb id . ,  p .234 .

38 .
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norme qu i  lu i  permet  de  fa i re  le  par tage en t re  le  b ien  e t .1e  mal ,  de  juger

de la  va leur  mora le  d tun  personnage ou  d 'appréc ie r  les  dangers  qu i  le  mena-

cent ,  se lon  que ce  personnage évo lue  dans  les  zones  d tombre  ou  dans  les  zo-

nes  de  lumière .

Dans ce t  un ivers  qu i  es t  à  la  fo is  v ra i  dans  la  mesure  où  i l

emprunte  ses  composantes  à  1a  réa l i té ,  e t  a rË i f i c ie l  dans  la  mesure  où  un

cho ix  dé l ibéré  ne  re t ienÈ,  pour  les  ampl i f ie r ,  guê cer ta ines  données de  la

rêalî té,  tournoie la foule innombrable et bigarrée des personnages romanes-

q u e s .

A la  su i te  de  son héro îngr l rau teur  nous  condu i t  à  t ravers  les

d i f fé ren tes  couches soc ia les .  La  haute  ar is tocra t ie  es t  représentée  par  1e

duc ,  f iancé de  Renate ,  la  g rande bourgeo is ie  par  la  fami l le  Fuchs ,  la  c lasse

des parvenus par  le  coup le  Samassa,  les  pe t i t s  bourgeo is  par  le  coup le

C a r o v i u s .

R ien  ne  manque dans  ce t te  p i t to resque f resque soc ia le ,  n i  le

mi l ieu  des  ar t i s tes  mun icho is ,  n i  le  demi -monde louche des  t r ipo ts .  Cres t

même à  ce  propos  que l fau teur  fa i t  p reuve de  la  p lus  fe r t i le  imag ina t ion  e t

de  la  p lus  g rande hab i le té  à  f i xer  le  dé ta i l  inhab i tue l ,  romanesque.  Quron

songe seulement au cercle du mystér ieux et redoutable Peter Graumann de Zurich.

I1  n 'y  a  1à  que des  ind iv idus  sans  a t tache avec  la  v ie  normale ,  des  i l l uminés2

d e s  r e p r i s  d e  j u s t i c e ,  t o u s  g e n s  d t e x c e p t i o n .  L t u n  d e  c e s  r é p r o u v é s  n t e s t - i l

pas  le  f i1s ,  m i racu leusement  échoué dans  la  cap i ta le  he lvé t ique,  d" 'un  des

p r e m i e r s  c h e r c h e u r s  d t o r  d e  1 ' A l a s k a "  ( l ) r  l e  p è r e  d e  l r a u t r e  n r e s t - i l  p a s

"un des  magnats  de  l t indusÈr ie  rhénane?t r ( l )  Bre f ,  ce  sonÈ tous  des  " insu-

la i res"  ( l ) .  Vo ic i  un  mot  chargé de  s ign i f i ca t ion  e t  qu i  en  d i t  long  sur  Ie

goût  de  l tau teur  pour  l rexcept ion  p i t to resque,  pour  tou t  ce  qu i  se  s i tue  en

marge de  la  normal i tô  e t  échappe à  la  lo i  du  p lus  g rand nombre  (2 ) .

Cependant ,  la  p ro l i fé ra t ion  des  personnages ne  prov ien t  pas  un i -

quement  d 'un  penchant ,  par  a i l leurs  indén iab le ,  pour  le  romanesque.  E l le

t ien t  éga lement  à  la  vo lon té  de  démonst ra t ion  du  romanc ier ,  tou jours  souc ieux

( l )  I b i d . ,  p .  2 7 9 .

(2> 11  conv ien t  de  no ter  au  Passage que ces  ê t res  hors  du
t o u s  i s s u s  d e  l r i m a g i n a t i o n  d e  l r a u t e u r .  W a s s e r m a n n  a
mi l ieux  soc iaux  qu t i l  décr i t  pour  les  avo i r  f réquentés
Zur ich  pendant  sa  jeunesse.

conmun ne sont pas
connu lui-même ces

à Munich et à
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de prat iquer un art  accessible au plus grand nombre. Conune Wassermann est

incomparab lement  p lus  hab i le  à  cons t ru i re  des  in t r igues  qu tà  condu i re  des

ra isonnements ,  la  démonst ra t ion  ne  prend jamais  chez  lu i  la  fo rme d tune ré -

f lex ion  abs t ra i te ,  ma is  tou jours  ce l le  d tune i l lus t ra t ion  romanesque.  Dans

ce l i v re  r ien  n 'es t  d i t  à  demi -mot ,  aucune a t t i tude ,  aucun prob lène nres t

suggéré  au t rement  qu 'à  t ravers  un  personnage ou  une s i tua t ion .  Toute  idée

possède en  que lque sorËe un  suppor t  ob jec t i f ,  une  f igure  ou  une in t r igue .

11  en  es t  a ins i  par  exemple  des  prob lèmes l iés  à  la  cond i t ion  fémin ine .

Nous avons di t  que Ïrrassermann trai te plus ou moins ces problèmes

à t ravers  le  personnage de  Renate  ;  i l  fau t  a jou ter  qu 'au tour  de  1 'hâro îne

grav i ten t  tou te  une sér ie  de  f igures  dont  les  des t inées  par t i cu l iè res  i11us-

t ren t  e l les  auss i  au tan t  d raspec ts  du  sor t .  de  la  fe rune.  A ins i  les  mêmes

quest ions se trouvent souvent débattues deux fois,  une fois à propos du per-

sonnage cenËra l ,  une deux ième fo is  à  p ropos  d tun  personnage seconda i re .  La

vo lon té  de  démonst ra t ion  eÈ dr i l lus t ra t ion  a  donc  pour  conséquence non seu le -

ment  I 'ampl i f i ca t ion  dé jà  s igna lée  de  la  f igure  cent ra le ,  na is  ehcore  une

mul t ip l i ca t ion  des  f igures  annexes .

Un inventaire complet des personnages féminins conçus conne suP-

por ts  d 'une idée,  ne  comprendra i t  pas  moins  d tune bonne douza ine  de  porEra i ts .

Nous ret iendrons seulement que 1e roman présente toute une gamme de dest inées

et  de  compor tementsqu i  von t  de  1 'asserv issement  e t  de  1 'a l iéna t ion  mora le  e t

phys ique que connaî t  G isa  Schumann,  ce t te  misérab le  "p ro ie  t raquée e t  à  bout

de  souf f le "  ( l ) ,  à  l t indépendance chèrement  conqu ise  drAnna Xy lander ,  de  Ia

dou loureuse pass iv i té  d 'E1wine S i rnon à  f  inépu isab le  énerg ie  dép loyée par

Cami l la  Schund au  cours  de  ses  campagnes fémin is tes ,  de  1a  so l i tude dans  la -

que l le  s té t io le  Mi r iam Geyer  à  1 répanou issement  p lus  ou  moins  comple t  que

conna issent  les  épouses  e t  les  mères  de  fami l le  conme He lene Brosam.  Tous  ces

personnages annexes apportent en quelque sorte des réponses aux interrogat ions

de Renate .  E l les  l -u i  servent  d rexemples  à  im i te r  ou ,  au  cont ra i re ,  lu i  mon-

t ren t  les  écue i ls  e t  les  dé fau ts  qure l le  do i t  év i te r .  11  ar r i ve  même que la

des t inée de  cer ta ines  de  ses  compagnes reprodu ise  t rès  exac tement  sa  des t inée

personne l le .  Cres t  le  cas  dr l rène Puntschuh qu i  es t  e l le  auss i  de  haute  na is -

sance e t  s res t  l ibérée  du  mi l ieu  fami l ia l  pour  v iv re .sa  v ie .  On uesure  à  que l

po in t  les  d i f fé ren ts  mot i fs  l iés  au  sor t  de  la  femme s t incarnent  dans  des

personnages;  on  vo i t  conurent  i l s  fon t  souvent  l rob je t  d fune doub le  démonst ra t io r

( l )  R e n a t e  F u c h s ,  p .  2 0 0 .



- 3 0 7 -

D e  m ê m e , l e s  d i f f é r e n t e s  a t t i t u d e s  d e  l ' h o m m e  à  l ' é g a r d  d e  l a

femme s t incarnent  e l les  auss i  en  au tan t  de  personnages mascu l ins .  Depu is

ses  f iança i l les  avec  le  duc  jusqurà  ses  aventures  avec  Wanderer ,

Gudst ikker et Peter Graumann, Renate peut se faire une idée très précise

des bonnes -et plus fréquemrnent des mauvaises- intent ions du partenaire

mascu l  in .

A  propos  des  personnages,  on  no t .e  donc  la  même tendance à  1a

mul t ip l i caÈ ion  e t  à  1 rémie t tement  que ce l le  que nous  avons  cons ta tée  à

propos  de  1 'ac t ion  e t  des  l ieux .  On a  souvent  f  impress ion  que 1 'au teur

succombe à  une vér i tab le  f rénés ie  d r invent ion .  Ma is  i c i  enco ie  1a  tâche du

lec teur  se  Èrouve granderuent  fac i l i tée  par  1a  répar t i t ion  des  f igures  en

groupes ne t tement  d i f fé renc iés .  Une f ron t iè re  par fa i tement  l i s ib le  sépare

les  fa ib les  des  fo r ts ,  les  va incus  des  va inqueurs  e t  les  rnéchants  des  bons ,

s i  b ien  qu ten  dé f in i t i ve  ce t te  fou le  innombrab le  ne  cons t i tue  pas  une masse

in fo rme mais  s to rgan ise  en  ca tégor ies .  En ou t re ,  comme nous le  ver rons  p lus

lo in r  les  des t inées  e t  les  carac tères ,sont  t rès  fo r tement  d i f fé renc iés  e t  se

d is t inguent  Èou jours  les  uns  des  au t res  par  que lque t ra i t  o r ig ina l  e t  f rap-

pant  ou  que lque va leur  exempla i re .

La  mul t ip l i ca t ion  des  in t r igues ,  des  l ieux  e t  des  personnages,

q u i  e s È  l a  c a r a c t é r i s t i q u e  l a  p l u s  m a n i f e s t e  d e  L ' H i s t o i r e  d e  1 a  j e u n e  R e n a t e

Fuchs ,  nous  suggère  I t idée  d tune parenté  en t re  ce tEe oeuvre  de  l ^ lassermann

eÈ le  roman- feu i l le ton .
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Les techniques du roman-feui l leton

Cet te  parenté  concerne drabord  l to rdonnance généra le  de  la  mat i .è re ,

comme ce la  a  dé jà  é té  esqu issé  dans  les  pages précédentes .

Le  roman- feu i l le tonrou  roman popu la i re  ( l ) ,  se  p ropose de  eonqué-

r i r  un  vas te  pub l i c ,  d texercer  sur  1u i  une fasc ina t ion  quot id ienne e t  de  mo-

b i l i s e r  s a  c u r i o s i t é  p o u r  I e  l e n d e m a i n .  E n  t a n t  q u e  t e l ,  i l  d o i t  m a î t r i s e r

un  cer ta in  nombre  de  techn iques  préc ises ,  en  par t i cu l ie r  Ia  techn ique de

1rép isode,  du  découpage de  la  mat iè re  en  une sér ie  de  t ranches  qu i  cons t i tuent

pour  le  lec teur  au tan t  de  " ra t ions  de  lec tu re"  quot id iennes . -ou  hebdomada i res .

Chaque ép isode do i t  p résenter  un  conÈenu nouveau par  rappor t  au  précédenÈ e t

s u s c e p t i b l e  d e  c a p t i v e r  l r a t t e n t i o n  d u  l e c t e u r ,  d e  s u s c i t e r  e n  l u i  l r a t t e n t e

d t u n e  s u i t e .

( l )  La  c r i t ique  l i t té ra i re  assoc ie  Ia  p lupar t  du  temps les  deux  te rmes :  "Une
énorme masse de chose imprimée gonf le à l rexcès la product ion romanesque
du l9ème s ièc le  e t  du  début  du  2Oème.  On 1 'appe l le  ind i f fé rennent  roman-
feu i l le ton  ou  roman popu la i re ,  b ien  que les  deux  te r rnes  ne  se  recouvrent
P a s  t o u t  à  f a i t ,  e t  c r e s t r e n  q u a n t i t é ,  1 ' a p p o r t  l e  p l u s  c o n s i d é r a b l e  d e
la  l i t té ra tu re  d t imag ina t . ion  pour  1a  pér iode qu i  va  approx imat ivement  des
années après  l83O à  la  guer re  de  1914" ,  Jean Tor te l ,  Le  Roman popu la i re ,

in  H is lo iJe  des  L i t té ra t r , r res ,  tome r r r ,  L i t té ra tu res@es
e t  m a r g i n a l e s ,  E n c y c l o p é d i e  d e  l a  P l é i a d e ,  1 9 5 8 ,  p .  1 5 7 9  s q .

t"  *" ."  *  t* tan-feui l leton ne se confond pas avec Ie genre al lemand de
la"1 i t té ra tu re  de  d iver t i ssement r r  -Unterha l tungs l i te ra tu i -  dont  les  res-
sorts sont di f  férents. 11 nous semble que ies ÏAff i Iques mises en oeuvre
dans Renate  Fuchs  s t inscr iven t  dans  Ia  t rad i t ion  des  romans popu la i res
françâfs-que-wâlEermann avait lus.

11  conv ien t  auss i  de  préc iser  que Ies  te rmes de  roman- feu i l le ton  ou  roman. ,
popu la i re  recouvrent  des  genres  t rès  d i f fé ren ts .  Comrne l ra  mont ré  J .  Tor -
te l ,  les  p remiers  modè les  du  genre  qu i  on t  é té  pub l iés  à  par t i r  de  1840
( E .  S u e ,  L e s  M y s t è r e s  d e  P a r l s  ( 1 8 4 2 ) ,  L e  J u i f  e r r a n t  ( 1 8 4 4 )  ;  A .  D u m a s ,
Monte-Cri@ne qual iEé GômparabTement supérieure à-
;el le-Aes oeuvres à venir  :
" . . .  l e s  o e u v r e s  p u b l i é e s  e n  f e u i l l e t o n  n f é t a i e n t  p a s  n é c e s s a i r e m e n t  d e
ce l les  qu ton  rava le  au jourd 'hu i  au  rang de  roman popu la i re .  Ce n fes t  que
p l u s  t a r d ,  s o u s  l e  s e c o n d  E m p i r e r . . . .  q u e  I e  g e n r e  s r e s t  v r a i m e n t  s p é c i a -
l i s é :  c r e s t  l t é p o q u e  d e  R o c a m b o l e  e t  d e s  r o m a n s  d e  G a b o r i a u .  L e  r o m a n -
feu i l le ton  ne  se  sépare  donc  que peu à  peu de  la  l i t té ra tu re  p roprement
d i t e .  N i  S u e ,  n i  D u m a s  n r é t a i e n t ,  à  l e u r  é p o q u e ,  d i f f é r e n c i é s  d e  H u g o  e t
d e  B a l z a c " ,  J .  T o r t e l ,  o p .  c i t . ,  p .  1 5 8 0 .

Si à propos de l , lassermann, lecteur de Sue et de Dumas, nous parlons de
roman-feui l leÈon, nous ne prenons pas ce terme dans un sens exclusivement
pé j  o ra t  i  f
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C e l a  e s t  p o s s i b l e  s i  l r a u t e u r  u t i l i s e  l e  p r o c é d é  d e s  p é r i p é t i e s

e t  des  rebond issements  qu i  renouve l len t  perpé tue l lement  l r in té rê t .  par  a i l -

I ' eurs '  ces  pér ipé t ies  e t  ces  rebond issements  ne  peuvent  ê t re  ob tenus  qu fà

par t i r  d rune mat iè re  r i che ,  abondante ,  qu i  permet  par  exemple  1es  rencont res

e t  1es  co l l i s ions  des  personnaBes les  p lus  d ivers  ou  1es  dép lacements  les
plus inattendus. On comprend alors qutun des pr incipes fondamentaux du roman-

f e u i l l e t o n  s o i t  l a  r è g 1 e  d e s  " t r o i s  m u l t i p l i c i t é s "  ( l )  d ' i n t r i g u e s ,  d e  d é e o r s

e t  d e  p e r s o n n a g e s .

Te ls  sont  b ien  gue lques-uns  des  pr inc ipes  de  comp.os i t ion  u t i l i sés

dans Renate  Fuchs .  On d is t ingue ne t tement  dans  Ie  l i v re  p lus ieurs  "g randes
masses"  qu i  cor respondent  en  gros  aux  d i f fé ren ts  dép lacements  de  l rhéroTne

eÈ qu i  pour ra ien t  ê t re  in t i tu lées  :  Renate  à  Mun ich ,  Renate  à  Constance,  re -

tour  de  Renate  à  Mun ich ,  Renate  à  V ienne,  Renate  à  Zur ich ,  Renate  en  Morav ie . . ,
p 'u is ,  à  l r in té r ieur  de  chacun de  ces  b locs ,  la  mat iè re  sub i t  une seconde

f ragmenta t ion  e t  éc la te  en  une mul t i tude  de  scènes,  de  séquences ,qu i  cor res-

pondent  b ien  aux  "ép isodes"  d tun  roman- feu i l le ton .

Les  s ix  p remiers  chap i t res  o f f ren t  une be l le  i l l us t ra t ion  de  ce

phénomène.  Ces so ixante-d ix  pages  qu i  cons t i tuent  1a  première  "g rande tuasse" ,

se  carac tér isen t  par  leur  dens i té  e t  leur  complex i té .  Deux ac t ions  para l1è les

s 'y  déve loPpent  :  une ac t ion  qu i  p réex is te  au  roman - les  re la t ions  en t re  Rena-

te  e t  le  duc  à  qu i  e l Ie  va  se  f iancer -  une au t re  ac t ion  qu i  s fébauche au  mo-

ment  même où débute  le  roman-  la  l ia ison  de  Renate  avec  Wanderer .  La  condu i te

de ces  deux  ac t ions  par -a l lè les  es t  le  p ré texËe à  de  perpétue ls  passages d tun

grouPe humain à un autre. Et comme Inlassermann veut évoquer,  à propos de chaque

personnage '  non seu lement  son n i l ieu  fami l ia l  e t  soc ia l ,  ma is  encore  tou te

une fou le  d fami t iés  e t  de  re laÈ ions  seconda i res ,  on  vo i t  se  mul t ip l ie r  les

rencont res '  les  descr ip t ions  e t  les  por t ra i ts  dont  la  p résence ne  semble  pas

tou jours  ind ispensab le .  Sûssenguth  e t  Gudst ikker  qu i  nous  sont  p résentés  dès

ces  premiers  chap i t res .  son t  des  personnages e f fec t . i vement  impor tan ts  qu i

joueront  par  la  su i te  un  rô le  déc is i f  dans  l rac t ion .  Par  cont re  G isa  Schumann

ou E lw ine  S imon sont  des  f igures  p lus  que urarg ina les  qu i  ne  sont  re tenues  ic i

( l )  L texpress ion  es t  de  Samuel  de  Sacy ,  In t roduc t ion  à  Sp lendeur  e t  m isères
d e s c o u r t i s a n e s , C 1 u b d u m e i 1 1 e u r l i v r e , P a r i s 2 l 9 5 8 @
To[E-Ef-6l t-Flarnme, Musique I I ,  par is,  ISOO, p. 16.
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qu 'en  ra ison du  caracÈère  to ta lement  inso l i te  de  leur  des t inée.  La  seu le  jus -

t i f icat ion de leur appari t ion esÈ que l . landerer connaît  ces personnages fémi-

n i n s .  C ' e s t  u n e  j u s t i f i c a t i o n  i n s u f f i s a n t e  s u r  1 e  p l a n  e s t h é t i q u e .  L a  v é r i t é

es t  que Wassermann u t i l i se  i c i  tou t .es  les  poss ib i l i tés  de  bâ t i r  des  scènes à

e f fe t  e t  qur i l  ne  peut  renoncer  à  des  ép isodes  p iquanËs dont  i l  sa i t  per t i -

n e r n m e n t  q u ' i 1 s  s t i m u l e r o n t  l r i n t é r ê t  e t  r e t i e n d r o n t  l t a t t e n t i o n  d t u n  v a s t e

p u b l i c .

L a  m u l t i p l i c a t i o n  d e s  p e r s o n n a g e s  e n t r a î n e  d e s  d i g r e s s i o n s  e t  f a i t

déraper  l r in t r igue  sur  des  vo ies  annexes  qu i  n 'on t  qu 'un  lo in ta in  rappor t

avec  I tac t ion  pr inc ipa le .  En ou t re  e I Ie  a  pour  conséquenee"  inév i tab le  1a

pro l i fé ra t ion  des  décors ,  des  personnages auss i  nombreux  e t  p rovenanÈ de mi -

l ieux sociaux très di f férents ne pouvant évidemment pas se rencontrer tous

au même endro i t .

Para1 lè lement ,  l fau teur  p ré tend fourn i r  à  ses  lec teurs  un  lourd

contenu de pensée .  De môme que tous les personnages nous sont présentés dès

les  premiers  ép isodes ,  la  p resque to ta l i té  des  prob lèmes que 9€  propose de

t ra i te r  le  l i v re  se  t rouvent  évoqués dren t rée  de  jeu .  Prob lèmes soc iaux ,  p ro-

b lèmes po l i t iques ,  p rob lème ju i f ,  p rob lèmes mul t ip les  inhérents  à  la  cond i t ion

fémin ine ,  p rob lème du mar iage,  te ls  sont  les  Èhèmes essent ie ls  qu i ,  dès  les

premières  pages,  son t  p roposés  à  la  ré f lex ion  du  lec teur .  CeÈte  dens i té  du

contenu e t  ce t te  luxur iance de  1 'acÈ ion  sont  t rès  carac tér is t iques  de  la  ma-

n iè re  de  l ^ Iassermann.  Ses  l i v res  on t  pu  conquér i r  un  vas te  pub l i c  p réc isément

grâce à  la  con jonc t ion  d tune ac t ion  capt ivan te  qu i  fac i l i te  la  lec tu re  e t  d run

contenu de  pensée qu i ,  même s t i l  ne  se  main t ien t  pas  à  un  n iveau éga l  dans

tous  les  romans,  donne au  pub l ic  le  sent iment  que,  tou t  e r r  se  d iver t i ssant ,

i l  f a i t  u n e  l e c t u r e  u t i l e .

S r i l  e s t  i n c o n t e s t a b l e  q u e  1 ' u t i l i s a t i o n  d u  p r o c é d é  d e s " t r o i s  r n u l -

t ip l i c i tés"  représente  un  moyen sûr  pour  s 'assurer  de  beaux succès  de  l ib ra i -

r ie ,  i I  es t  tou t .  auss i  v ra i  qu te l le  peuÈ nu i re  g ravement  à  la  qua l i té  l i t té -

ra i re  de  l roeuvre .  Ut i l i sée  sans  modéraÈion ,  ce t te  techn ique es t  généra t r i ce

d ' e n f l u r e ,  d e  d i s p e r s i o n  e t  à  l a  l i m i t e  d e  c o n f u s i o n .  L e s * t r o i s  m u l t i p l i c i t é s r l

agissent en effet  comme autant de forces centr i fuges qui-  tendent à entraîner

l tau teur  lo in  du  cenÈre  de  grav i té  in i t ia l ,  vers  des  ac t ions  advent ices  qu i

se  met ten t  à  p ro l i fé re r .  Te l  es t  b ien  le  phénomène que nous  cons ta tons  dès

les premiers chapitres de RenaÈe Fuchs
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Pour  con ju rer  ces  dangers ,  I tau teur  devra  recour i r  à  un  cer ta in

nombre  drar t i f i ces  Propres  à  ramener  l rac t ion  vers  son cent re ,  à  domest iquer

le  cours  i rnpétueux  de  l t imag ina t ion .  I l  devra  fourn i r  au  lec teur  des  repères

dans le  déda le  des  in t r igues  annexes ,  fa i re  les  rappe ls  qu i  s t imposent  ou  au

cont ra i re  an t ic iper  sur  le  cours  du  réc i t  pour  sou l igner  te1 le  ou  Èe l le  re la -

t ion ,  te l le  ou  Èe l le  cor respondance.  On reÈrouve dans  Renate  Fuchs  un  cer ta in

nombre  de  ces  procédés

Nous avons déjà montré comment le tracé vigoureux de la courbe

g é n é r a 1 e  d u  l i v r e ,  e u i  e s t  d ' u n e  s i m p l i c i t é  q u a s i  s c h é m a t i q u e ,  f a i t  é q u i l i b r e

à  la  p ro l i fé ra t ion  des  in t r igues  annexes ,  comment  les  l ieux  e t  les  personnages,

quo ique mul t ip les ,  se  regroupent  en  ca tégor ies .  Ma is  l rau teur  d ispose encore

d f  a u t r e s  r e s s o u r c e s .

W a s s e r m a n n . n r é c h a p p e  p a s  à  1 a  d i f f i c u l t é  e s s e n t i e l l e  q u i  r é s u 1 t e

de la  règ1e des  " t ro is  rnu l t ip l i c i tés"  e t  qu i  cons is te  à  fa i re  se  rencont re r

des  personnages innombrab les ,  évo luant  dans  des  sphères  soc ia les  e t  des  l ieux

var iés ,  imp l iqués  dans  de f  in t r igues  qu i  sonÈ sans  l ien  en t re  e l les .  Tout  le

prob lème es t  de  met t re  en  présence,  d tune man ière  qu i  semble  non seu lement

p laus ib le  ma is  encore  normale ,  des  ê t res  qu i ,  é tan t  donné leur  o r ig ine ,  leurs

occupat ions '  ou  tou t  s imp lemenÈ leur  domic i le ,  n ron t  que des  chances  in f imes

d e  s e  r e n c o n t r e r .  L a  d i f f i c u l t é  e s t  d e  t a i l l e  e t  l e s  f e u i l l e t o n i s t e s  o n t  g é -

néra lement  recours  à  des  hab i le tés  techn iques  que Wassermann ne déda igne pas

tou tes .  A ins i  i l  s 'en  remet  f réquemment  à  la  b ienve i l lance du  hasard .

11  fa i t  appe l  par  exemple  à  l ra r t i f i ce  b ien  usé  ura is  tou jours  e f f i -

cace des  le t t res  qu i  lu i  permet  d ré tab l i r  une re la t ion  en t re  Renate  eË Agathon

Geyer ,  deux  f igures  qu i  son t  séparées  non seu lemenÈ par  la  d is tance mais  enco-

re  par  le  mode de  v ie  e t  les  p réoccupat ions .  Le  s t ra tagème es t  i c i  u t i l i sé

sans  scrupu le  e t  i l  se  t rouve même ornementé  de  f io r i tu res  romanesques.  Les

le t t res  d rAgathon parv iennent  jusqurà  Renate  par  des  chemins  dé tournés .  11  a

f a l l u ,  p o u r  q u ' e l I e s  a t t e i g n e n t  l e u r  b u t ,  q u r A g a t h o n  a i t  u n e  s o e u r ,  M i r i a m ,

que Mi r iam a iÈ  beso in  du  secours  de  Dar ja  B lum-Neander  e t  qurAgathon écr ive

à  ce t te  dern iè re  pour  la  remerc ie r  ;  te l le  es t  la  p reru iè re  é tape !  For t  heu-

reusement,  ces letÈres sonÈ ensuite êgatêes par Darja puis retrouvées par

Renate  grâce à  une sér ie  de  co inc idences  heureuses  qu t i l  sera i t  t rop  long de

rappe ler .  C tes t  1à  une chance inouÏe  car  Renate  é ta i t  la  seu le  à  pouvo i r  com-
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prendre  ces  le t t res  qu i  pour tan t  ne  lu i  é ta ien t  pas  adressées .  A ins i  le  mes-

sage drAgathon parv ienÈ,  cor t rne  par  mi rac le ,  à  son vér i tab le  desÈina ta i re  qu i

n té ta iÈ  pas  ce lu i  que l texpéd i teur  ava i t  nommémenÈ dés igné.

On retrouve à maintes reprises dans le roman cette conjonct ion

ét range d 'heureuses ,  ou  de  malheureuses  co inc idences .  Au chap i t re  I ,  I ^ Ianderer

aperço i t  Renate  pour  la  p remière  fo is  d tune façon purement  fo r tu i te .  Dès  le

chap i t re  su ivant ,  i l  l a  reÈrouve dans  les  sa lons  de  la  baronne Terke .  Cet te

accumula t ion  de  rencont res  success ives  es t  d rau tan t  p lus  dérouÈante  qu ton

apprend que Renate et Wanderer sont de vieux amis de la baronne Terke à qui

i l s  rendent ,  depu is  tou jours ,  de  f réquentes  v is i tes  sans  q . r ; ' i 1 "  se  so ien t

jamais  en t r raperçus .  En réa l i té  on  comprend que te l  es t  le  bon p la is i r  de

l rau teur  :  pour  que l rac t ion  démarre ,  i1  fau t  que Renate  e t  l {anderer  se  re -

t rouvent  à  ce  moment  p réc is ,  après  leur  p remière  rencont re  au  chap i t re  I ,  touÈ

cortrne i ls doivent qui t ter ensemble le salon de la baronne Terke au débuÈ du

chap i t re  IV  :  " I1  se  t rouva que Wanderer  e t  mademoise l le  Fuchs  par t i ren t  en

m ô m e  È e m p s "  ( l ) .

L texpress ion  " i l  se  t rouva que"  (es  f i ig te  s ich ,  daP)  es t  révé Ia-

t r i ce .  On sent  i c i  que les  capr ices  du  hasard  s raccordent  merve i l leusement

b ien  avec  les  in ten t ions  de  l rau teur .

On pour ra i t  mu l t ip l ie r  les  exemples  de  rencont res  tou t  auss i  ma la-

dro i tement  moÈivées .  Nous nren  re t iendrons  que deux  qu i  nous  semblen t  par t i -

cu l iè rement  s ign i f i ca t i f s .  L tun  concerne une rencont re  en t re  RenaÈe e t  Wande-

rer  à  V ienne,  p lus ieunmois  après  leur  rup ture  (2 ) .  La  présence s imu l tanée

des deux  personnages dans  1-a  cap i ta le  au t r i ch ienne es t  dé jà  é t range en  so i ,

ma is  leurs  re t . rouva i l les ,  dans  le  cabare t  où  Renate  dép lo ie  ses  ta len ts  de

danseuse,  sont  p roprement  mi racu leuses  !  I , {anderer  ignore  jusqutau  nom de ce

cabare t  e t  de  tou te  façon i l  ne  pour ra i t  en  payer  l ren t rée ;  ma is  un  de  ses

amis  lu i  fa i t  cadeau de  son b i l le t  dont  i l  ne  peut  lu i -même pro f i te r  par  su i -

te  d run  grave acc ident  qu i  lu i  es t  survenu le  mat in  même.  E t  c res t  a ins i  que

l landerer  ébah i ,  re t rouve Renate .

( l )  R e n a t e  F u c h s ,  p .  1 7 .

( 2 )  ï b i d . r  p .  3 0 6 .
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Par fo is  même les  personnages semblen t  mis  en  présence l tun  de

l rau t re  par  un  s imp le  coup de  baguet te  roag ique,  sans  que l tau teur  s te f fo rce

de rechercher la moindre motivat ion. Nous nren voulons pour preuve que ces

deux phrases  s i tuées  à  deux  pages de  d is tance :

"(Renate) ne souhaitaiË r ien tant.  que de pouvoir  en parler avec

G u d s t i k k e r "  ( l ) .

" T a n d i s  q u ' e l l e  é t a i t  a i n s i  a b î n é e  d a n s  s e s  p e n s é e s ,  e l l e  v i t

G u d s t i k k e r  s ' a p p r o c h e r "  ( 2 )  .

Par fo i s , l e  t hème  du  des t i n  se r t  de  camou f l age  à  1 ' omn ipo tence  du

romanc ie r .  Evoqué  conme une  fo rce  ma lé f i que  à  l aque l l e  on  ne  sau ra i t  se  sous -

t ra i re ,  l e  des t i n  cons t i t ue  un  vé r i t ab le  l e i tmo t i v  :  de  nombreux  pe rsonnages

l t a c c u s e n t  d e  p r é c i p i t e r  l e u r  r u i n e .  C t e s t  l e  c a s  d e  l { a n d e r e r  q u i ,  p r e s s e n -

tan t  sa  chu te ,  imp lo re  l e  des t i n  de  " re lâche r  son  empr i se  su r  l u i "  ( 3 ) .  Gud -

sÈikker  af f i rme face à Renate que la volonté humaine ne saurai t  prévalo i r

con t re  ce l l e  du  des t i n ,  que  chaque  homme "v i t  son  ex i s tence  sans  pouvo i r  ma-

n i f es te r  sa  vo lon té ,  que  pe rsonne  n res t  l i b re "  (4 ) .  Quan t  à  Pe te6  Graumann ,

i l  es t  donné  pou r  une  i nca rna t i on  rnéph i s tophé l i que  de  l a  f a ta l i t é .  11  appa -

ra î t  t r ès  t ô t  dans  l e  réc i t  sous  une  l um iè re  i nqu iéLan te  (5 )  e t  r essu rg i t  à

i n te rva l l es  régu l i e r s ,  au  momen t  où  Rena te  s r y  a tÈend  l e  mo ins ,  au  dé tou r

d run  sen t i e r ,  dans  l a  f o rê t  où  e l l e  se  p romène  (6 ) ,  ou  enco re  au  momen t  où

e 1 l e  p r e n d  s o n  b a i n ! ( 7 )  F i n a l e m e n t ,  l a  r e n c o n t r e  e t  l t e x p l i c a t i o n  d é c i s i v e s

se  p rodu i sen t  e t  Rena te  s fabandonne  à  I a  vo lon té  de  ce  p ré tendu  message r  de

l 'au-delà dont  la  voix  résonne "presque cof ime un ordre"  (8)  et  en face de qui

e l l e  ép rouve  ma in tenanÈ  1e  " sen t imen t  de  l r i né luc tab le "  (9 ) .

( l )  I b i d . ,  p .  1 4 8 .

( 2 )  l b i i l .  ,  p .  l 5 0  .

( 3 )  Î b i d . ,  p .  1 6 8

( 4 )  T b i d .  ,  p .  l 7 0  .

( 5 )  Tb id . ,  p .  87  .

( 6 )  I b i d . ,  p .

( 7 )  T b i d . ,  p .

( 8 )  ï b i d . ,  p .

1 0 0 .

257 sq .

l 0 l .

2 7 2  .( 9 )  T b i d . ,  p .
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Tel le  es t  l r impress ion  première  qu i  ne  rés is te  pas  à  une ana lyse
p lus  poussée.  L r i r rup t ion  de  Peter  Graumann dans  l tex is tence de  Renate  es t
en  réa l i té  une car ica ture  de  des t in .  ces  appar i t ions  quas i  mag iques  ne  sont ,
de  1a  par t  du  Personnage '  que de  méd iocres  manoeuvres  d t in t im ida t ion  e t  de
séduct ion '  De la  par t  de  l tau teur ,  e l les  sont  un  s t ra tagème qu i  lu i  permet
de c réer  une ambiance d t inqu ié tude e t  d r insécur i té  e t  de  ten i r  le  spec ta teur
e n  h a l e i n e  e n  a c c u m u l a n t  l e s  s c è n e s  à  e f f e t .  D f a i l l e u r s ,  à  l a  f i n  d u  r o m a n ,
È o u t  1 f é d i f i c e  s r é c r o u l e  ;  P e t e r  G r a u m a n n  n t e s t  p l u s  q u r u n  l a m e n Ë a b l e  p o l i -
c h i n e l l e  q u i  l â c h e  s a  p r o i e  s a n s  c o m b a t t r e .  L r e x p l i c a t i o n  p a r  l e  d e s t i n  s , e f -
f o n d r e '  c a r  l e  p r o p r e  d u  d e s t i n .  c f e s t  p r é c i s é m e n È  q u ' o n  n e t p e u t  1 u i  é c h a p p e r
or ,  Renate  se  l ibère  d tune empr ise  pré tendue surna ture l le  avec  une fac i l i té
qu i  nous  déconcer te .  Nous comprenons que Pet .e r  Graumann n té ta i t  que ce  d iab le
que le  romanc ier  l ibéra i t  de  temps en  Lemps d .e  sa  bo î te  pour  les  beso ins  de
s a  c a u s e .

on  es t  encore  t rès  lo in  dans  Renate  Fuchs  de  la  man ière  grand iose
dont Wassermann mettra en oeÉvre le rnot i f  du dest in dans les ronans de la
m a t u r i t é ' e n p a r t i c u 1 i e r d . o " @ . L e d e s t i n n , e s t i c i q u , u n e

f o r c e s o m m a i r e m e n t m a g i q u e ; d . ' ' @ ' a u c o n t r a i r e , i 1 s , i n t é -

r io r ise  en  chacun des  personnages,  i l  fa i t  par t ie  de  leur  na ture  e t  ag i t  à  la
man ière  drun  dé termin isme imp lacab le  ou  b ien ,  lo rsqut i l  res te  une fo rce  ex té-
r i e u r e ,  i l  s f a p p a r e n t e  à  l a  f a t a l i t é  t é n é b r e u s e  d e s  a n c i e n s  e t  I ' h o m m e  n e  s a u -
ra i t  échapper  à  son verd ic t .  ces  aspec ts  de  l toeuvre  de  l , lassermann seront  é tu -
d iés  en  dé ta i l  o lus  lo in  ( l ) ;  on  ver ra  a lo rs  à  que l  po in t  le  s t ra tagème un peu
cour t  des  premiers  réc i ts  es t  devenu un  mot i f  savamment  é laboré .

c a r  i l  s r a g i t  b i e n  i c i  d t u n  s t r a t a g è m e .  L e s  p a r o l e s  d e  p e t e r  G r a u -
mann à Renate :

r r M o n  d e s t i n a  v o u l u q u e  j e  v o u s  r e n c o n t r e  e t  c t e s t  l e  v ô t r e  q u i  v o u s
a condu i te  dans  Ia  fo rê t "  (2 ) ,  ne  recouvrent  en  réa l i té  r ien  drau t re  qu ,une
co inc idence vou lue  Par  un  romanc ier  abusant  de  ses  prérogat ives .  Le  des t in  es t
un  a l ib i  qu i  lu i  Pennet  de  mot iver  Ia  pér ipé t ie  e t  de  fa i re  se  rencont re r  des
mar ionnetËes qu i  lu i  obé issent  au  do ig t  e t  à  I roe i l ,  quand i l  le  veut ,  où  i l
v e u t  e t  s o u s  1 r é c l a i r a g e  q u i  l u i  p l a î t .  l l a s s e r m a n n  u t i l i s e  à  d i s c r é t i o n  c e t t e

( l )  c f .  i n f r a r p .  5 5 5  s q .

(2 )  Renate  Fuchs ,  p .  236
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"convergence du  hasard"  ( l )  qu i ,  à  la  man ière  d tune 1ent i1 le  qu i  concenLre  en

un poinÈ les rayons lumineux, rassemble Les él-éments épars et ramène les per-

sonnages I tun  vers  I tau t re .  En ou t re , l rappe l  f réquent  au  surna ture l  permet

de communiquer à peu de frais un fr isson de terreur.

On voit  comrnent le recours au hasard permet non seulement dtordon-

ner  la  mat iè re  e t  de  la  façonner  se lon  sa  vo lon té ,  ma is  encore  dren  t i re r  le

max imum dre f fe t ,  ce  qu i  en  l 'occur renceres te  1e  bu t  suprême.  Cet te  recherche

d e  " l r e f f i c a c i t é "  m a r q u e  d t u n  b o u t  à  1 t " r t r "  L t H i " t o i t "  d "  1 .  j .

F u c h s .  S o u c i e u x  d e  s t a t t a c h e r  s o n  p u b l i c  d è s  I e  d é b u È  d e  l r a c t i o n  e t  d e  n e

p lus  se  1 ta l iéner  jusqurà  la  f in ,  I ^ t rassermann man ie  avec  au tan t  de  p la is i r

que de  v i r tuos i té  les  techn iques  les  p lus  éprouvées du  réc i t  t rad i t ionne l ,

ce t  a r t  de  fa i re  tourner  les  pages qu i  cons is te  à  p romet t re  beaucoup e t  à  te -

n i r  ses  engagements  au-de là  des  espérances  du  lec teur ,  tou t  en  n tépu isant  pas

d 'emblée  1a  to ta l i té  de  ses  ressources ,  c res t -à -d i re  en  dosant  savamment  ses

promesses  e t  leur  réa l i sa t ion .

'  
Et tout drabord i l  convient de gagner immédiaternent le lecteur à

sa  cause par  un  t tdémarraget t  rap ide  de  l tac t ion .

Cres t  a ins i  que  1e  débu t  de  Rena te  Fuchs  se  ca rac té r i se  pa r  une

absence quas i  to ta le  d 'expos i t ion .  Tout  au  p lus  t rouve- t -on  une brève loca l i -

sa t ion  dans  le  temps e t  dans  1 'espace :  l rac t ion  se  dérou l -e  dans  le  quar t ie r

d e  l t a c a d é m i e  d e - p e i n t u r e  e t  d e  l t u n i v e r s i t é  d e  M u n i c h ,  à  l a  m i - s e p t e m b r e .

Sans y  avo i r  é té  p réparé  par  aucune cons idéraÈ ion  pré l im ina i re ,  le  lec teur

se  t rouve bru ta lement  p ro je té  au  coeur  d tun  fa i t  d ivers  dont  le  carac tère

pour  le  mo ins  inhab i tue l  es t  encore  sou l igné e t  ampl i f ié  par  le  s ty le .

La  première  phrase,  t rès  b rève,  a  un  carac tère  exp los i f  :  r rAu

m i l i e u  d e  s e p t e m b r e  s e  p r o d u i s i t  u n  m o n s t r u e u x  i n c i d e n t . . . r '  ( 2 ) .  L '  e m p l o i

de  l fad jec t i f  "monst rueux"  (ungeheuer l i ch) ,  t rah iÈ  une vo lon té  de  gross i r

1 tévénement  qu i  es t  évoqué dès  la  phrase su ivante  dans  une langue à  la  fo is

excess ive  e t  p rovocat r i ce .  On en tend des  "c r is  perçants"  (2 ) ,  pu is ,  au  grand

étonnement  des  passants  éber lués ,  "une jeune f i l l e  en t iè rement  nue"  se  préc i -

p i te  par  le  por ihe  d tune maison,  dans  Ia  rue .  "E l le  lève  les  b ras  au  c ie l "  (2 )

comme s i  e l le  redouÈai t  d tê t re  écrasée par  la  chute  de  que lque ob je t ,  e t

pousse dans sa fui te un cr i  in inÈerrompu.

( l ) . 1 . t .  B o r y ,  o p .  c i t . ,  p .  1 8 .

( 2 )  R e n a t e  F u c h s ,  p .  9 .
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On comprend que l le  cur ios i té  ma lsa ine  éve i11e chez  les  badauds
b ien  v i te  a t t roupés  comme chez  les  lec teurs  ce  fa i t  d ivers  sensat ionne l .

Ma is  les  lec teurs '  eomme les  témoins ,  son t  condamnés à  res ter
dans  I t ignorance.  En e f fe t ,  la  jeune f i l l e  d ispara î t  de  nouveau d .ans  la
m a i s o n  e t  c t e s t  t o u t  j u s t e  s i  o n  a p p r e n d  s o n  n o m ,  G i s a . .  D e s  r r o t i f s  d e
son ges te ,  du  mystère  qu i  p lane sur  e l le  nous  ne  saurons  r ien  pour  I t ins -
tan t  ;  le  cent re  d t in té rê t  se  dép lace ,  dès  les  pages su ivantes ,  vers  un  au-
t re  personnage,  Renate  Fuchs .  I1  fauÈ remarquer  la  man ière  dont  le  roman
d é b u t e  p a r  l t a p p a r i t i o n  d t u n e  f i g u r e  s e c o n d a i r e  e t  n o n  p a r  l r a p p a r i t i o n  d e
I a  f i g u r e  c e n t r a l e .  C f e s t  u n  d é t a i l  q u i  r é v è l e  1 a  v o l o n t é  d ' à g r é m e n t e r  l e
réc i t  p r inc ipa l  en  1 'émai1 lan t  de  rap ides  d ig ress ions  ana logues à  ce  fa i t
d ivers  e t  qu i  cons t i tuent  au tanÈ de f io r i tu res  p iquantes .

Une fo is  fasc iné  Par  ce  "démarraget '  b ru ta l ,  le  lec teur  ne  souha i te
r ien  tan t  que de  t t tourner  les  pagest t  pour  en  apprendre  davantage sur  le  sor t
de  Gisa  Schummann.  L tau teur  p rocède a lo rs  par  révé la t ions  success ives ,  a l i -
mentanÈ la  cur ios i té  e t  ne  la  sa t is fa isan t  qu 'à  demi ,  p ro f i tan t  de  ce  que
l ra t ten t ion  e t  la  b ienve i l lance du  pub l ic  lu i  son t  acqu ises  pour  exposer  les
p r é m i c e s  r m o i n s  a f f r i o l a n t e s  d è s  l r a c t i o n  p r i n c i p a l e .  A  i n t e r v a l l e s  r é g u l i e r s ,
Ie  nom de Gisa  Schumann réappara î t  e t  des  cons idéra t ions  p le ines  de  mystère
sou l ignent  son é t range des t in .  On apprend d 'abord  que,  pour  comprendre  ce
personnage '  i1  fau t  s f imag iner  " tou tes  1es  t ragéd ies  de  1 fâme humaine concen-
t rées  en  une seu le"  { l ) .  p tus  lo in .  son  v isage ên igmat ique nous  appara î t

"débordant  de  v ie  en  même' temps que de  deu i l "  (2 ) .  A i l leurs  e l le  es t  un  , ,m i -

rac le  de  douceur  e t  de  nob lesse in té r ieure"  ( i ) ,  matgré  tou t  , , cond.amnée à  la
r u i n e '  p a r c e  q u t u n . . . "  ( 3 ) .  S i i s s e n g u Ë h  q u i  n o u s  p a r l a i t  d t e l l e  e s t  s u b i t e m e n t
in te r rompu Par  un  "chut  ! t t  de  son in te r locu teur  e t  nous  vo ic i  une fo is  de  p lus
f rus t rés  de  l rexp l i ca t ion  au  moment  même o t ' i -  e l le  nous  sembla i t  en f in  à  por tée

de la main. Nous devons parcourir  encore une bonne vingtaine de pages avant
que ce t  é t range des t in  qu i ,  depu is  le  début ,  é ta i t  g ros  d 'a1 léchantes  promes-
ses '  nous  l i v re  en f in  ses  premiers  secre ts .  Nous avons  a lo rs  la  révé la t ion  s i
long temps a t tendue de  l r inc royab le  h is to i re  de  Gisa  Schumann,  vendue par  ses

Parents  à  un  pe in t re  pour  qu 'e l le  pose nue !  0n  comprend dans  que l  é tac  de
confus ion  psycho log ique e t  a f fec t i ve  e l le  a  pu  se  préc ip i te r  dans  la  rue  à
la  p remière  page du  l i v re

( l )

(2 )

(3 )

I b i d .

I b i d .

ï b i d .

r  P .  1 2 .

,  P .  24 .

,  P .  26 ,
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Ains i  1 'évocat . ion  de  sa  des t inée a  tenu le  lec teur  en  ha le ine

pendant  les  quaÈre  premiers  chap i t res .  E I le  a  peru is  au  romanc ier  d ré tab l i r

para l lè lement  les  bases  de  l - tac t ion  pr inc ipa le  ;  sans  lasser  un  pub l ic  amusé

et  d is t ra i t  par  a i l leurs ,  i l  a  pu  s i tuer  le  personnage de  Renate  eÈ ce lu i  de

lJanderer ,  dépe indre  à  g rands  t ra i ts  leur  mi l ieu  soc ia l ,  rappe ler  leurs  an té-

c é d e n t s .  L ' h i s t o i r e  d e  G i s a  a  c o n s t i È u é  e n  q u e l q u e  s o r t e  u n e  d i v e r s i o n ,  e 1 l e

a  t rompé I tennu i  qu taura i t  sans  doute  prôvoqué une expos i t ion  t rop  abs t ra i te

e t  t r o p  s t a t i q u e .  C e t t e  h i s t o i r e  n r e s t  d r a i l l e u r s  p a s  t e r m i n é e  e t  e l l e  f o u r -

n i t  par  la  su i te  un  pré tex te  à  de  mul t ip les  déve loppements  e t  p ro longements

romanesques.  Le  passage de  la  jeune f i1 le  chez  Frau  Sôdebor ! ,  son  t r i s te  ma-

r iage e t  son  amour  imposs ib le  pour  le  comte  Re i f fens thue l ,  cons t i tueronÈ les

s ta t ions  les  p lus  dou loureuses  de  son incroyab le  ca lva i re .

L rh is to i re  de  Gisa  révè le  en  ou t re  I 'u t i l i sa t ion  de  deux  techn i -

ques dont l lassermann use à I 'envi  dans son roman et que nous appel lerons la

t e c h n i q u e  d e  l t e x p l i c a t i o n  d i f f é r é e  e t  c e 1 1 e  d e  l r a m p l i f i c a t i o n  r o m a n e s q u e

des mot i fs .  La  première  cons js te  à  ne  pas  tou t  dévo i le r  d tu6  seu l  coup,  à

ménager  ses  e f fe ts  de  façon à  conserver  in tac te  jusqutà  la  f in  la  cur ios i té

du lec teur .  La  seconde cons is te  à  t i re r  d run  mot i f  le  max imum de pro f i t .

En  ce  qu i  concerne la  techn ique de  l texp l i ca t ion  d i f fé rée ,  deux

cas  peuvent  se  présenter .  Dans le  me i l leur  des  cas ,  la  réponse que nous  a t ten-

d o n s  n r e s t  r e t a r d é e  q u e  j u s q u t à  1 t é p i s o d e  s u i v a n t ,  l a  p r o m e s s e  d e  " l a  s u i Ë e

au prochain numéro" étant ef fect ivemenÈ tenue. On remarque que 1a divis ion

de 1 'oeuvre  en  chap i t res  e t  en  sous-chap i t res  cor respond t rès  exac tement  à

la  d iv is ion  en  ép isodes  du  roman- feu i l le ton .  Cet te  façon de  t ra i te r  la  noat iè -

re  suppose une maî t r i se  par fa i te  de  l ra r t  de  la  coupe.  Tout  cons is te  à  fa i re

grand i r  I ' i n té rê t  jusqu 'à  l r in te r rogat ion  f ina le  qu i  raénage une t rans i t ion

vers  l rép isode du  lendemain .  La  mei l leure  coupe co inc ide  avec  le  moment  où

l ra t ten te  es t  la  p lus  v ive .  Cres t  pourquo i  un  bon nombre  de  sous-chap i t res

se  te rminent  par  des  ques t ions  brèves  e t  p ressantes  auxque l les  une réponse

nres t  pas  immédia tement  donnée.  Nous re t iendrons  deux  exemples  par t i cu l iè re -

ment  é loquenÈs :  la  f in  de  la  p remière  par t ie  du  chap i t re  I I I  :

-  t 'Pouvez-vous me dire ce qui vous accable" ? demanda(Anselm).

-  ' rCres t  que je  pense à  E lw ine  S imon" r ' soup i ra  (Renate)  e t  son

regard  se  chargea d ' inqu ié tude.

-  "E lw ine  S inon ?  Ql i  es t -ce"  ?  ( l )

( l )  Î b i d . ,  p .  3 6 .
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,e t  la  f in  de  la  quat r ième par t ie  du  chap i t re  X I  :
-  "A  ce  qu ton  d i t ,  F rau  Sôdeborg  se  l i v re  (dans  sa  maison)  à  des

ac t iv i tés  épouvantab les" .

-  "Vra iment  ?  Que fa i t -e l le  donc"  ? ,  demandaRena te ,  na i ve .  Ma is

) .Ia  c loche sonna e t  le  ch ien  Angé lus  se  miÈ à  aboyer " .  ( l

on  remarque que l r in te r rogat ion  f ina le  fa i t  su i te  à  une révé la t ion
l i rn i tée  ou  à  des  sous-entendus des t inés  à  exc iÈer  la  cur ios i té  du  lec teur .
D a n s  1 e s  d e u x  c a s r ' 1 t é p i s o d e  s u i v a n t  a p p o r t e  u n e  r é p o n s e  à  l a  q u e s t i o n  p o s é e .

Mais  i l  es t  t rès  f réquent  que la  réponse so i r  p lus  longtemps d i f -
f lê têe .  E l le  peuÈ ssdrg i r  a lo rs ,  à  p lus ieurs  chap i t res  de  d is tance,  dans  le
c o u r s  d u  r é c i t  e t  c f e s t  a u  l e c t e u r  q u t i l  a p p a r t i e n t  d e  l a  r e p é r e r .  A i n s i  s e
cons t i tue  tou t  un  sys tème de cor respondance enËre  d iverses  pages du  l i v re
dont  chacune fourn i t  un  é lément  du  puzz le  que le  pub l i c  es t  inv i té  à  recons-
t i tuer ,  tâche dans  laque l le  i l  es t  généra lement  a idé  par  l rau teur .

Par fo is . :  le  romanc ier  apporÈe s imp lement  un  complément  d r in fo rma-

t ion ,  en  que lque sor te  une nouve l le  p ièce  qu t i l  conv ien t  d ta jou ter  à  ce l les
qu i  son t  dé jà  assemblées .  A ins i  à  la  page 33  Renate  e t  S i i ssenguth  nous  sont
décr i t s  en  grande conversa t ion ,  ma is  nous  ne  pouvons,  à  cause de  la  d is tance,
en tendre  leur  vo ix ;  I  a  page 49  nous  révè le  le  contenu de  leurs  p ropos .  pour

q u ' i 1  n t y  a i t  p a s  d e  c o n f u s i o n  p o s s i b l e  d a n s  I t e s p r i t  d u  l e c t e u r ,  u n e  r r s o n n e t t e

dra la rme ' r  re ten t i t  à  son in ten t ion ;  à  la  phrase de  la  page 33  - "Renate  écou-
tait attentivement en .traçant avec ,son-paraglu;ll1 :!eq-!igg_es_ sur 1g gra__vier'!-
cor respond à  la  page 49  une phrase à  peu près  s imi la i re  - "E11e ava i t  accepté

ces paroles audacieuses en tra_çant des l ignes dagg le_9a!1e _avec s_gn p_grapluie".

0n  vo i t  que tou tes  les  p récaut ions  sont  p r ises  pour  fac i l i te r  la  lec tu re ;  i l
s u f f i t ,  q u a n d  l e  s i g n a l  r e t e n t i t ,  d e  c o m p l é t e r  l e s  e s p a c e s  l a i s s é s  e n  b l a n c .

Le  procédé es t  souvent ,  un  peu cour t  e t  p rend même par fo is  l ra l lu re

drun t ruc  g ross ie r .  A ins i ,  lo rsqur i l  nous  révè le  v ing t  pages  p lus  ta rd  le  con-
tenu de  la  le t t re  que Renate  a  la issé  pour  sa  fami l le  au  moment  de  son dépar t ,

l fau teur  p ré tend tou t  bonnement  mener  le  lec teur  par  le  bout  du  nez  (z ) .

( l )  ï b i d . ,  p .  1 9 6 .

( 2 )  I b i d . ,  p .  84  eÈ  p .  t o7 .
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A i l l e u r s  i l  e x c i t e  l a  c u r i o s i t é  j u s q u ' à  1 ' a g a c e m e n t  p a r  l a  r é p é t i t i o n  i n l a s -

sab le  d tune même in te r rogat ion .  Ces  r i cochets  success i fs  de  1a  rnême ques t ion

à Ia  sur face  du  réc i t  veu len t  ten i r  le  lec teur  en  ha le ine .  En iA" t i ta ,  i1s

f i n i s s e n t  p a r  1 u i  s e m b l e r  s u p e r f l u s  e Ë  f a c t i c e s  ( l ) .

Par  cont re ,  le  romanc ier  fa i t  p reuve d tune p lus  g rande hab i le té

lo rsque,  Pâr  le  b ia is  d rune nouve l le  révé la t ion ,  i1  inv i te  1e  lec teur  a  rec-

t i f i e r  t e l l e  o u  t e l l e  o p i n i o n ,  c r e s t - à - d i r e  l o r s q u t i l  l e  c o n t r a i n t  n o n  p l u s

seu lement  à  a jou ter  une nouve l le  p ièce  à  son puzz le ,  ma is  à  échanger  une p iè -

ce  p lacée par  e r reur  cont re  ce1 le  qu i  conv ien t  vér i tab lemenf .

Cres t  ce  qu i  se  produ iÈ à  propos  de  l ^ landerer .  Dans un  premier

temPs nous  fa isons  en t iè rement  conf iance à  ce  personnage e t  quand i l  a f f i rme

"qut i l  a  t rouvé une p lace  pour  E lw ine  s imon"  (2 ) ,  nous  por tons  ce  ges te  à

son ac t i f .  T ren te  pages p lus  lo in ,  nous  devons  nuancer  I t image en t iè rement

pos i t i ve  que nous  av j -ons  de  lu i  lo rsque nous  apprenons qu t i l  a  ment i  (3 ) .

On peut  es t imer  que ce t . te  révé la t ion  ta rd ive  es t  mo ins  gra tu i te  que drau t res  ;
e 1 1 e  r e p r é s e n t e  e n  e f f e t pl-us que le simple complément à une information

bana le  que l rau teur  a  vo lon ta i rement  communiquée de  man ière  par t ie l le  pour

e x c i t e r  n o t r e  c u r i o s i t é .  E l l e  p e u t  s r e x p l i q u e r  i c i  p a r  l a  c o m p l e x i t é  d r u n

carac tère  à  la  fo is  cont rad . ic to i re  e t  secre t  qu i  se  masque e t  re fuse  de  se

l i v re r  immédia tement  e t  donÈ la  représenta t ion  ne  peut  se  fa i re  que par  une

s é r i e  d r a p p r o c h e s  s u c c e s s i v e s .

Nous commençor rs  à  enÈrevo i r  i c i  les  poss ib i l i tês  e t  les  l im i tes  de

" l texp l i ca t ion  d i f fé rée"  ou  de  ce  que l ^ lassermann appe l le  le  t 'dévo i lement  p ro-

gress i f "  (4 )  qu ' i l  a  vou lu  é r iger  à  la  d ign i té  d rune techn ique de  compos i t ion

romanesque.  Le  procédé cons is te  à  ins t ru i re  le  lec teur  d run  événement ,  de

l fh is to i re  an tér ieure  ou  de  1à  psycho log ie  d tun  personnage en  lu i  p résentan t

( l )  En  se  rePor tan t  aux  pages 326,  342 e t  344 du  roman,  on  cons ta te ra  éga le -
ment  de  que1 le  man ière  ar t i f i c ie l le  Wasseraann parv ien t  à  re ta rder  1a
découver te  des  le t t res  d rAgathon Geyer ,  d rabord  reçues ,  égarées  eÈ va ine-
ment  recherchées par  Dar ja ,  pu is  re t rouvées  mais  mépr isées  par  Fanny e t
en f in  découver tes  par  Renate  qu i  en  sa is i t  la  s ign i f i ca t ion .

( 2 )  R e n a t e  F u c h s ,  p .  4 4 .

( 3 )  T b i d .  r  p .  7 0  .

(4)I^ lassermann parle de Entschleierung
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l a  mat iè re  sous  une fo rme f ragmenta i re  e t  en  recu lan t  le  p lus  poss ib le  1e

moment où i l  pourra se faire une image complète de cet événerqent ou de ce

Personnage.  CeËte  techn ique présente  sans  doute  des  poss ib i l i tés  in té ressan-

tes ,  ma is  e l le  ne  saura i t  garan t i r  dans  Èous les  cas  la  qua l i té  l i t té ra i re

de l roeuvre .  En vér i té ,  tou t  dépend de  son degré  d tadapta t ion  à  1a  mat iè re

t r a i t é e .

U t i l i s é e  p o u r  e x p r i m e r  u n e  m a t i è r e  b a n a l e ,  e l l e  f a i t  l r e f f e t  d ! u n e

pure  hab i le té  techn ique.  Dans Egnqt "  Fuchs ,  nous  sonmes t rès  souvent  f rappés

par  la  d is tance qu i  sépare  l r incons is tance de  la  mat iè re  e t  le  mystère  qu i

l t e n v e l o p p e .  A i n s i  I a  l e t t r e  q u e  l a i s s e  R e n a t e  à  s o n  d é p a r t  c o n t i e n t ,  d e

l taveu même de 1rau teur ,  t ' peu  de  mots r '  ( I )  par fa i te rnent  "c la i rs  eÈ fe rmes"  ( I )

0n voi t  mal pourquoi nous devons en attendre 1a révélat ion pendant plus de

v ing t  Pages.  I1  en  va  de  même pour  la  p résenta t ion  de  cer ta ins  personnages.

A propos de Gisa Schumann ou de Peter Graumann, I , lassermann nous cache aussi

l o n g t e m p s  q u ' i l  1 e  p e u t  j u s q u r â  l e u r  i d e n t i t é .  E n  r é a l i t é ,  c e s  d e u x  f i g u r e s

ne mér i ta ien t  pas  d 'ê t re  t ra i tées  avec  au tanÈ de reÈenue e t  de  g i rconspect ion .

Leur  psycho log ie  sommai re  e t  leursac tes  en  tou t  po in t  p rév is ib les  n 'aura ien t

r ien  perdu à  ê t re  p résentés  sans  dé tours .  I1  ex is te  ie i  man i fes tement  un  h ia -

tus  en t re  le  fond e t  la  fo rme qu i  I 'expr ime e t  dont  on  ne  ressent  pas  la  né-

c e s s i t é . 0 n  n e  r e t i e n t  e n c o r e  q u e  l r h a b i l e t é  i n d é n i a b 1 e ,  m a i s  t r o p  v o y a n t e

du romanc ier  qu i  cherche à  fasc iner  son pub l ic  à  g rand ren forË drén igmes qu i

n r e n  s o n t  p a s .

I1  en  va  tou t  d i f fé remment  dans  cer ta ines  oeuvres  pos tér ieures ,

en  par t i cu l ie r  dans  LrAf fa i re  Maur : lq ius .  Le  procédé du  dévo i lement  n resÈ p lus

a lo rs  un  s imp le  t ruc ,  une hab i le té  techn ique un  peu pr im i t i ve ;  i I  p rend la

fo rme drun  au thent ique procédé de  compos i t ion  qu i  es t  s t r i c tement  en  accord

avec  la  mat iè re .  Aux  personnages souvent  incons is tan ts  e t  t ransparents  de

Renate  Fuchs ,  cor respondenË dans  LrAf fa i re  Maur iz ius  des  f igures  romanesques

complexes ,  rée l lement  én igmat iques  e t  insa is issab les  dont  1e  por t ra i t  ne  peut

s té laborer  que len temenE e t  p rogress ivement ,  à  fo rce  de  préc is ions ,  de  re tours

en ar r iè re  eÈ de pa t ien tes  rn ises  au  po inÈ.  En ou t re ,  la  techn ique du  "dévo i -

lement "  es t  par fa i tement  adaptée  à  I t in t r igue  d tun  l i v re  où  i l  s tag i t  avant

tou t  de  fa i re  la  lumière  sur  des  fa i ts  v ieux  de  p lus  de  v ing t  ans .  Au len t

( l )  R e n a t e  F u c h s ,  p .  8 4 .



- 321

cheminemenÈ des Personnages vers la  vér i té  correspond t rès logiquement  une

success ion  de  révé la t i ons  pa r t i e l l es .  I 1  y  a  dans  L tA f fa i re  l " l au r i z i us  une

pa r fa i t e  adéqua t i on  en t re  1e  con tenu  e t  sa  t r ansc r i p t i on  romanesque .  Ce tÈe

adéqua t i on  f a i t  enco re  dé fau t  dans  l es  romans  de  l a  p rem iè re  pé r i ode .

L r e x p l i c a t i o n  d i f f é r é e  p e r m e È  d r u t i l i s e r  a u  m a x i m u m  u n  m o t i f  e n

1 'économisan t '  en  l e  me t tan t  pe rpé tue l l emen t  en  rése rve ;  e l1e  augmen te  son

e f f i cac i t é  en  p ro longean t  sa  du rée .  La  techn ique  d .e  l r amp l i f i caÈ ion  romanes -

que  g ross i t ,  su rcha rge  ou  d i l a te  un  thème de  façon  à  l t exp lo i t e r  j usque  dans

s e s  p o s s i b i l i t é s  e x t r ê m e s

L r i n t r i g u e  t t à  t i r o i r s t t o u  t t à  r a l l o n g e s r t e n  e s t  l a  c o n s é q u e n c e  l a

p lus  immédia te .

Tantô t  le  réc i t  s renr ich i t  de  scènes par fa i tement  é t rangères  à

l r a c t i o n  p r i n c i p a l e  q u i  v i e n n e n t  s r e m b o î t e r  e n  e l l e .  C t e s t  c e  q u i  s e  p r o d u i t

avec  1es  ép isodes  Gisa  Schumann,  Peter  Graumann eÈ Frau Sôdeborg ,  avec  touges

ces  Èranches de  v ie  p iÈ toresque qu i  cons t i tuent  au tan t  de  boursouf lu res  inu-

t i l e s  à  l a  s u r f a c e  d e  l f a c t i o n .

T a n t ô t  c ' e s t  l e  c h e m i n  d e  1 ' a c t i o n  p r i n c i p a l e  q u i  e s t  e x p l o r é  j u s -

que dans  ses  rami f i ca t ions  les  p lus  ténues .  Que l ron  songe au  cheminement  de

Renate  e t  on  s tapercevra  a isément  que l rau teur  ne  nég1 ige  ja rna is  de  t ra i te r

l a  t o t a l i t é  d e s  m o t i f s  q u e  l u i  s u g g è r e  I ' i d é e  g é n é r a l e  d e  s o n  1 i v r e .

Le  premier  ges te  de  Renate  es t  de  se  couper  de  sa  fami11e.  Wasser -

mann ne manque pas lroccasion de reprendre à ce propos un thème favori  du

roman popu la i re  :  le  thème de la  f i11e  sédu i te ,  p resque ce lu i  de  I ten lèvement .

Aucun é lément  ne  manque au  schéma t rad i t ionne l  repr is  i c i  dans  l tespr i t  roma-

nesque le  p lus  pur .  Les  prépara t i f s  de  la  fu i te  sont  minu t ieux  e t  d i f f i c i les ,

cont ra r iés  par  une fausse a le r te  ( l )  qu i  augmente  l t insécur i té .  Pu is  les  deux

amants  réuss issent  à  fu i r  e t  à  gagner  Constance,  r ia is  i l s  ne  sont  pas  pour

autan t  à  l rabr i  du  danger ,  comme le  p rouve l ta r r i vée  ina tÈendue du  père  de

Renate  qu i  a  su  Parven i r  jusqutà  eux .  Ce sont  a lo rs  1es  re t rouva i l les  o rageu-

s e s r  l e s  r e p r o c h e s ,  l e s  i m p r é c a È i o n s  e t l a  m a l é d i c t i o n  d u  p è r e ,  l e  f l o t  h a b i -

tue l  des  paro les  mora l i sa t r i ces  e t  g rand i loquentes  :

" Je  t e  demande  s i  on  peu t  qua l i f i e r  d rhono rab le  l a  man iè re  don t

( l )  Î b i d . ,  p .  8 3 .
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t u  v i s  m a i n t e n a n t . . .  ( l )  J e  t e  m a u d i s r R e n a t e ,  o u i ,  j e  t e  m a u d i s  e t  j t e s p è r e

qutun jour tu viendras gémir devant ma porte comme une misérable mendiante" (2)

Cer ta inement  Wassermann a  eu  consc ience qu t i l  u t i l i sa i t  i c i  sans

modéra t ion  les  ou t i l s  les  p lus  man iab les  du  roman popu la i re .  Pour  a t ténuer

le  carac tère  excess i f  de  ce  passage,  i l  en  sou l igne l ren f lu re  romanesque e t

l 'exp l ique par  le  tempérament  du  père  de  Renate ,  en  fa isan t  d i re  à  l . Janderer  :

"C tes t  conme dans  un  roman  pou r  bonne  fe rmne  (K i i chen roman) . . .  Ton

v ieux  père  aura i t  v ra iment  pu  s tépargner  ce t te  scène à  e f fe t "  (2 ) .

M a i s  l e  l e c t e u r  s a i t  b i e n  q u t e n  d e r n i e r  r e s s o r t  c . r e s t  l t a u t e u r

qu i  es t  resPonsab le  des  paro les  démesurées  e t  de  la  condu i te  ex t ravagante  de

ses  Personnages,  comme i1  es t  responsab le  des  rebond issements  e t  des  pér ipé-

t ies  qu i  lu i  permet ten t  de  nour r i r  e t  d té t i re r  l tac t ion ,  de  ces  innombrab les

scènes à  e f fe t  qu i  son t  un  au t re  moyen sûr  de  se  conc i l ie r  les  faveurs  du

p u b l i c .

Dès  la  p remière  page du  roman,  se  man i fes te  un  goût  pour  1e  fa i t

d ivers  gp i  apparente  le  t rava i l  du  romanc ier  à  ce lu i  du  journa l i s te .  Face à

l f i n c i d e n t  c r é é  p a r  l a  f u i t e  d e  G i s a  S c h u m a n n ,  l r a u t e u r  e t  1 e  j o u r n a l i s t e

St ieve ,  donÈ i1  esqu isse  le  por t ra i t ,  ne  se  compor ten t  pas  d i f fé remment  :  i l s

sont  auss i  souc ieux  l tun  q" " .  l tau t re  de  provoquer  chez  le  lec teur  des  émot ions

for tes ;e t  dans  le  cours  du  réc i t  l ,n lassermann s t insp i re  assez  souvent  des  pré-

ceptes  de  St ieve  qu i ,  pour  exercer  va lab lement  son mét ie r ,  do i t  connaî t re

p a r f a i t e m e n t  " t o u t . 1 e  r é s e a u  d t i n t r i g u e s ,  d e  m é c h a n c e t é ,  d e  v a n i t é ,  d e  b r u t a -

l i t é ,  d ' a r b i t r a i r e  e t  d e  s o t t i s e "  ( 3 )  d a n s  l e q u e l  s e  d é b a t t e n t  s e s  s e m b l a b l e s .

Te l lees t  b ien  la  source  in ta r issab le  à  laque l le  le  romanc ier  pu ise  la  na t iè re

de ses  scènes les  p lus  p rovocantes .

Nombreux  sont  les  passages qu i  v isen t  à  fa i re  na î t re  1 tépouvante
I

et ; l - 'ango isse .  Par fo is  l révocat ion  d tune poursu i te  dans  un  cou lo i r  sombre  e t

déser t  su f f i t  à  c réer  une a tmosphère  dr inqu ié tude,  sur tou t .  lo rsque la  personne

poursu iv ie  la isse  to inber  sa  lampe à  hu i le  e t  que la  poursu i te  se  te rmine  par

un incend ie  (4 ) .  Que l  lec teur  ne  t remblera i t  pas  pour  la  v ic t ime ?  A i l leurs ,

( l )  I b i d . ,  p .

( 2 )  I b i d .  ,  p .

I  0 7 .

I  0 8 .

( 3 )  I b i d . ,  p .  137 .

(4 )  ï b i d . ,  p .  123 -124 .
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c tes t  une v is ion  macabre  qu i  escompte  son e f fe t  :

"Renate jeta un regard dans la pièce voisine et v i t  une femme

dtune maigreur  sque le t t ique  couchée dans  son 1 iÈ ,  un  c ruc i f i x  dans  1es  mains" ( l

D é c i d é m e n t ,  r i e n  n r e s t  é p a r g n é  à  1 ' h é r o î n e ,  m ê m e  p a s  l e s  s é v i c e s

corpore ls  que lu i  in f l ige  son suborneur .  Bre f ,  tous  les  moyens sont  bons ,

p o u r v u s  q u t i l s  s u s c i t e n t  c h e z  l e  l e c t e u r  d e s  r é a c t i o n s  é m o t i o n n e l l e s  v i o l e n -

tes  eÈ lu i  insp i ren t  une te r reur  i r ré f léch ie  !  Ces  procédés v iennent  tou t  d ro i t

du roman populaire

Au l ieu  de  p lacer  1es  personnages dans  un  env i ronnement  hos t i le ,

d rau t res  passages nous  les  mont ren t  aux  pr ises  avec  eux-mêmes.  La  menace qu i

pèse sur  eux  ne  t ien t  p lus  à  l run ivers  dans  leque l  i l s  v iven t ,  ma is  à  leur

ProPre  Personne,  à  leur  na ture  pro fonde.  Le  pub l ic  es t  a lo rs  conv ié  à  décou-

vr i r  avec  un  f r i sson drhor reur  les  fo rces  malé f iques  qu i  sonnne i l len t  en

chacun de  nous .  On es t  f rappé par  I t incessante  descr ip t ion  d fé ta tspsycho lo-

g iques  qu i  se  s i tuent  aux  l i rn i tes  de  la  normal i té  ou  qu i  son t  même f ranche-

m e n t  p a t h o l o g i q u e s .

A ins i '  au  momehÈ même de son mar iage,  G isa  Schumann es t  v ic t ime

d t u n e  c r i s e  d o n t  o n  n e  s a i t  s i  e l l e  t i e n t  d e  l ' é p i l e p s i e  o u  d e  l a  d é m e n c e

mais  que Wassermann nous  décr i t  avec  une surabondance de  dé ta i l s  p roprement

insoutenab les .  Renate  e l1e-même qu i  es t  pour tan t  un  modè1e de  ca lme e t  d té -

q u i l i b r e ,  n r e s t  p a s  à  1 ' a b r i  d e  r é a c t i o n s  a u s s i  i n q u i é t a n t e s  q u i  v e u l e n t  r é v é -

l e r  a u  l e c È e u r  l e s  m y s t è r e s  t é n é b r e u x  d e  I ' i n c o n s c i e n t . .

Enchaînée à Peter Graumann qui exerce sur el le une fascinagion

hypnot ique,  e l le  perd  d 'abord  la  consc ience du  rée l ,  pu is  e l le  dépou i l le  sa

personna l i té  jusqutà  deven i r  une au t re r "une ombre  au  serv ice  drune vo lon té

é t rangère"  (2 )  ;  e l le  f in i t  par  v iv re  aux  l im i tes  impréc ises  de  " la  ve i l le

e t  du  sonrne i l "  (3 ) .  Dans le  même espr i t ,  l tau teur  u t i l i se  le  mot i f  du  somnam-

b u l i s m e  e t  d e  l r h a l l u c i n a t i o n  ( 4 ) ,  i l  m u l t i p l i e  l e s  v i s i o n s  d e  c a u c h e m a r  e t

( l )  Tb id . r  p .  33o .

( 2 )  l b i d .  P . 2 8 8 / 8 9 .

( 3 )  ï b i d . ,  p .  309  .

( 4 )  I b i d . ,  p .  352  .
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eÈ de rêve  ( l ) .  La  mise  en  oeuvre  de  tous  ces  thèmes insp i re  deux  ré f lex ions .

Tout  d rabord ,  nous  t rouvons  ic i  un  re f le t  des  préoccupat ions  de

1répoque.  I1  es t  t rès  in té ressant  de  no ter  que LrH is to i re  de  La  jeune Renate

Fuchs  ( l9OO)  es t  exac tement  contempora ine  du  l i v re  de  Freud L tExp l i ca t ion  des

Rêves ( l9OO) .  Au moment  où  I ' l assermann pub l ie  son roman,  i l  es t  ins ta l lé  à

V ienne depu is  deux  ans .  I1  y  a  t rès  rap idement  p r is  p ied  e t  i l  f réquente  1es

c e r c l e s  i n t e l l e c t u e l s  l e s  p l u s  é l e v é s .  O n  p e u t  v a l a b l e m e n t  e s t i m e r  q u t i l  a

a s s i s t é  a u x  d i s c u s s i o n s  q u i  d e v a i e n t  a n i m e r  l e s  s a l o n s  v i e n n o i s  s u r  1 ' h y p n o s e ,

les  p remières  théor ies  de  Freud e t  la  psychana lyse  na issante .  I1  semble  qu ' i l

se  so i t  la rgement  insp i ré  de  ces  idées  pour  décr i re  1 ta" " " r ,d 'an t  de  Peter  Grau-

mann sur  Renate  e t  cer ta ines  man i fes ta t ions  psycho log iques ,  en  par t i cu l ie r

1 e s  r ê v e s  d e  l r h é r o i n e .

Une fo is  admis  l remprunt  des  mot i fs  à  1 tépoque,  i1  conv ienÈ de se

demander  dans  que l  espr i t  ces  mot . i f s  on t  é té  ensu i te  incorporés  à  l toeuvre .

Man i fes tement ,  h lassermann appara î t  i c i ,  une  fo is  de  p lusrcomme un conteur

e t  non po in t  comme un penseur .  11 .  ne  se  l i v re  pasrà  des  cons idéra t ions  abs-

t ra i tes  sur  les  idées  qu t i l  emprunte ,  i l  se  conten te  de  les  t radu i re  en  ac t ion

et  en  scènes romanesques.  A ins i .  i1  s tempare  du  mot i f  de  l thypnose pour  bâ t i r

1 tép isode Renate  -  Peter  Graumann,  ma is  i l  n resÈ ques t ion  pour  lu i  que de

mont rer  les  d i f fé ren tes  man i fes ta t ions  ex tér ieures  de  1 'asserv issement  p ro-

gress i f  de  Renate .  Beaucoup de  ces  man i fes ta t ions  présenten t  un  carac tère  sen-

sa t ionne l .  La  pu issance hypnot ique du  séducËeur  es t  te l1e  que la  v ic t ime vo i t

sa  fo rce  mora le  to ta lementann ih i lée  eÈ qure l le  accepte  de  deven i r  1a  danseuse

Renée Lus ignan qu i  fa i t  les  rne i l leurs  so i rs  d tun  cabareÈ pour  a r is tocra tes .

Le  moins  qu ton  pu isse  d i re  es t  que l r in t r igue  tourne  réso lument  le  dos  aux

cons idéra t ions  sc ien t i f iques .  Les  mêmes remarques s t imposent  en  ce  qu i  concer -

ne  la  mise  en  oeuvre  du  mot i f ,du  rêve .

Le  rêve  de  Renate ,  i l l us t ra t ion  sommai re  de  la  théor ie  du  re fou le -

m e n t  e r  d e  l r u n i v e r s e l l e  l i b i d o  ( 2 ) ,  e s È  u n  r é p e r È o i r e  e x c e s s i f  d e s  p e r v e r -

s ions  sexue l les  les  p lus  monst rueuses .  0n  vo i t  ne t tement  ce  que dev iennent

ic i  les  rno t i f s  de  la  psychana lyse  (3 ) .  11  ne  sont  re tenus  quren fonc t ion  de

( l )  I b i d . ,  p .  2 2 2  s q

( 2 )  T b i d . ,  p .  2 2 2  s q .

(3 )  Ce nres t  heureusement  pas  la  seu le  u t i l i sa t ion
d e  c e s  r o o t i f  s .  C f  .  i n f  r a ,  p .  4 8 3 .

que lJassermann a fai te
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l eur  u t i l i té  e t  de  leur  e f f i cac i té  romanesque.  Seu le  compte  leur  capac i té  à

produ i re  des  érno t ions  v io len tes .  Tantô t  i l s  ag issent  en  c réant  une impress ion

de rnys tère  e t  d rappréhens ion  devant  des  phénomènes huura ins  inexp l i cab les ,

tan tô t  i1s  fourn issent  1e  pré tex te  à  des  évocat ions  ambiguës ,  chargées  d tun

éro t isme pesant .  Toutes  ces  concess ions  à  un  goût  douteux  sont  au tanÈ de

c l i n s  d f o e i l  à  l t a d r e s s e  d t u n  p u b l i c  a v i d e  d r é m o t i o n s  f o r t e s  e t  q u e  f l a t t e

p a r  a i l l e u r s  1 e  c a r a c t è r e  p s e u d o - s c i e n t i f i q u e  d u  l i v r e .

Toutes  les  scènes que nous  avons  récap i tu lées  jusque 1à  présen-

ten t  un  carac tère  agress i f  e t  veu len t  p rovoquer  chez  les  lec teurs  des  réac-

t i o n s  i n c o n t r ô 1 é e s ,  q u a s i  v i s c é r a l e s .  D ' a u t r e s  p a s s a g e s  c o m p e n s e n t  c e t t e  n o i r -

c e u r  e x c e s s i v e  e t  s r a d r e s s e n t  a u  c o n t r a i r e  à  I ' a f f e c t i v i È é  o u  f l a t t e n t  l e

sens  mora l ;  ma is ,  dans  ces  pages où  t r iomphe le  b ien ,  comr te  dans  ce l les  où

se déchaîne  Ie  ma l ,  on  senÈ tou jours  la  vo lonÈé du romanc ier  de  sédu i re  en

forçant  t re  t ra i t  :  la  sens ib i l i té  y  dégénère  en  sens ib le r ie ,  1a  ver tu  y  es t

por tée  à  une per fec t ion  i r rée l le ,  tou t  comme Ie  v ice  a t te in t  a i l leurs  des

degrés  ex t rêmes.

L e  t h è m e  d e  I t e n f a n t ,  t r a i t é  à  m a i n t e s  r e p r i s e s  d a n s  l t o e u v r e r p ê r -

, m e t  d r o p p o s e r  a u  s p e c t a c l e  d e  l t a b j e c t i o n ,  c e l u i  d e  1 a  p u r e t é .  L a  v i s i o n

d e  l r e n f a n c e  e s t  i c i  s a n s  n u a n c e  e t  r i e n  n t e s t  r e t e n u  d e s  d é c o u v e r t e s  d e  l a

psychana lyse  sur  la  psycho log ie  des  premières  années de  l tex is tence.

Lren fance es t  p résenËée d tune man ière  g loba le  comme 1 'âge de  1a

pure té  na t ive  qu i  con t ras te  avec  1a  pervers i té  quas i  généra1e des  adu l tes .

L r a d u l t e  e s t  t o u r m e n t é  p a r  d e s  c a u c h e m a r s  h i d e u x r  l r e n f a n t r - l u i ,  d o r t  d e  s o n

"sommei l  pa is ib le  eÈ sans  rêve"  ( l ) .  11  en t re t ien t  avec  la  na ture  des  re la -

t ions  immédia tes  e t  sans  prob lème,  la  campagne es t  son  é lémenÈ faur i l ie r .

Lorsgue Renate  ar r i ve  dans  ce  co in  recu lé  de  Morav ie  où  s tes t  re t i ré  Agathon

Geyer ,  e l le  es t  tou t  na ture l lement .  accue i l l i e  par  la  fou le  joyeuse des  en-

fan ts  qu i  lu i  o f f ren t  des  f leurs  des  champs e t  la  fon t  pénét re r  dans  leur

p a r a d i s ,  l - o i n  d e  l t e n f e r  d e s  v i l l e s .  1 1  e x i s t e  u n e  p a r e n t é  f o n d a n e n È a l e  e n t r e

l e s  e n f a n t s  e t  L e s  p e r s o n n a g e s  p o s i t i f s  d u  r o m a n :  R e n a t e  e t  l t e r m i t e  A g a t h o n

sont  leurs  amis  e t  i l s  se  les  a t tachent  sans  pe ine .  Cet te  v is ion  idéa l i sée

cu ln ine  à  la  f in  du  l i v re  :  l rex is tence de  Renate  s raccornp l i t  dans  la  mater -

( l )  ï b i d . ,  p .  2 r4 .
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nité et la présence de son f i ls persuade lrhérofne que " la venue di ,r . r"  rro,r-
ve l le  généra t ion"  ( l )  esÈ proche.  Dans l ren fan t  sornmei l , len t  tou tes  les  pos-
s i b i l i t é s  e t  t o u t e s  l e s  p r o m e s s e s .

Draut res  Passages veu len t  jouer ,  p lus  réso lument  encore  que ces
scènes de  l ren fance,  un  rô le  de  cont re .po ids  à  la  la ideur  e t  à  la  v io lence.
La  chute  mora le  de  Renate  s taccompagne tou jours  d tune quête  pass ionnée de  la
vér i té .  Au po in t  le  p lus  bas  de  sa  déchéance,  Renate  connaî t  I texa l ta t ion

r e l i g i e u s e  e t  d e s  é l a n s  q u a s i  m y s t i q u e s .  T r a q u é e  p a r  I e  m o n d e ,  e l l e , s e  r é f u -
g ie  vo lon t ie rs  dans  la  pénombre  des  ég l i ses  e t  cer ta in  d ima4che e l le  ass is te
m ê m e  p a r  d e u x  f o i s  à  l r o f f i c e  r e l i g i e u x  ( 2 ) .  S a  d e s t i n é e  e x e m p l a i r e  a  d e  q u o i
exa l te r  Ie  sens  mora l ,  é1eve. r  les  âmes e t  d iss iper  tous  1es  doutes  sur  les
c a p a c i t é s  d e  1 ' ê t r e  h u m a i n .  A u  c o e u r  m ê m e  d e  1 ' a v i l i s s e m e n t ,  l a  c o n s c i e n c e

mora le  de  l rhéro îne  n 'esÈ jamais  mise  en  dé fau t  e t  Renate  t rouve la  vo ie  du
sa lu t .  La  pe in tu re  que fa i t  l fau teur  dev ien t  a lo rs  s i  réso lument  pos i t i ve
qure l le  nous  condu i t  jusqutaux  l im i tes  du  mi rac le  e t  du  surna ture l .  Renate

se t rouve s i  rad ica lement  t rans formée qure l le  " renaîEt 'à  une v ie  nouve l le  i
q u a n t  à  A g a t h o n . ,  i I  e s t  u n  ê t r e  t e l l e m e n t  é p u r é  e t  v e r t u e u x  q u t i l  n t a  p l u s

r ien  à  vo i r  avec  le  monde d t ic i -bas .

Des personnages hors du commun

0n vo iÈ  que les  Personnages n téchappent  pas  davantage au  phénomène

de 1 'ampl i f i ca t ion  romanesque que 1es  événements  e t  les  in t r igues  auxque ls

i l s  s o n t  m ê l é s .  D e  m ê m e  q u e  l e s . m o t i f s ,  l e s  i d é e s ,  l e s  a c t i o n s  s o n t  p o u s s é s .
jusqutau  paroxysme e t  f in issent  par  sembler  t tex t raord ina i res t t ,  r rsurna ture ls r r ,

de  même les  héros  romanesques on t  que lque ohose de ' rsurhumain t ' .  Une psyeho-

log ie  sommai re  accuse jusqutà  l rexcès  leurs  qua l i tés  ou  leurs  dé fau ts  ;  les

carac tères  sont  dess inés  se lon  la  techn ique du  no i r  e t  b lanc ,  des  oppos i t ions

abruptes  e t  i r réduc t ib les  ;  c res t  le  règne drun  man iché isme fondamenta l  qu i

bann i t  la  nuance e t  d iv ise  les  personnages en  bons  eÈ en méchants .  La  méd io-

c r i té  eÈ la  bana l i té  quot id iennes  sontdé l ibérément  écar tées  au  pro f i t  de  des-

t inées hors du commun vécues par des individus drexcept ion, en bien comme en

m a l .

( l )  l b i d . ,  p . 383 .

244 .( 2 )  I b i d . ,  p .
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Tantô t  1a  v ie  senb le  réa l i ser  que lque desse in  remarquab le  à  t ra -
vers  te l le  ou  te l le  f igure .  Cres t  le  cas  pour  RenaËe que ne  saura i t  a t te in -
dre  la  sou i l lu re  mora le  ;  c tes t  auss i  le  cas  pour  E lw ine  s imon,  la  jeune

Pros t i tuée au  coeur  pur  qu i ,  te l le  F leur -de-Mar ie  chez  Eugène Sue,  témoigne
de l t innocence dans  1e  monde du  rna l .  Tantô t  le  mi rac le  se  produ i t  sur  p1u-
sieurs générat ions'  comme pour Gertraud l- lerkmeister,  devenue "chercheur de
Dieu"  pour  ê t re  la  f i l l e  de  parents  aux  moeurs  d isso lues .

Le  p lus  souvent ,  les  Personnages se  dé f in issent  par  que lque t ra i t
de  carac tère  par t i cu l iè rement  sa i l lan t  qu i  éc l ipse  tous  les  au t res .  pe ter

G r a u m a n n  e s t  l a  b a s s e s s e  f a i t e  h o m m e ,  G u d s t i k k e r  l f i n t e l l e c i u a l i s m e  d e s s é -
chant ,  à  Wanderer  rev ien t  la  pa lme de 1a  fa ib lesse .  Renate  par  cont re  re -
présente  la  fo rce  mora le  indes t ruc t ib le ,  Agathon 1a  bonté  qu i  s répanche jus-

qu 'au  sacr i f i ce-  Les  méchants  sont  f ranchement  od ieux ,  veu les  e t  ha îssab1es,

en  eux  ne  br i l le  aucune lumière  e t  d run  bout  à  l ' au t re  du  réc i t  r ien  ne  les
rachète .  Les  bons  par  cont re  sont  d rune ver tu  e t  d tun  courage paroxys t iques .

A ins i  i l  n 'ex is te  pour  Renate  aucun ab îme dont  e l le  ne  pu isse  se  t i re r ,  av - f
cun  sonmet  qu te l le  ne  pu isse  grav i r ,  aucune épreuve qu fe l le  ne  pu isse  t raver -
ser  v ic to r ieusement .  Bre f ,  comrne l ra f f i rme l rau teur  lu i -même,  son âme es t

rée11ement  "d ramiante" .  E1 le  es t  l théro ïne  inv inc ib le  qu i  dès  le  début

s ra t tache tou tes  les  sympaÈhies ,  pour  laque l le  on  t remble  sans  cesse,  ma is
dont  on  sent  confusémenÈ qure l le  t r iomphera  dans  un  g lo r ieuxrhappy-end ' j  ce
qu i  ne  manque pas  de  se  produ i re .

La  conséquence inév i tab le  de  ces  caracÈères  abso lus  es t  que les

Personnages du  roman représenten t  des  types  e t  non pas  des  ind iv idus .  parés

dès  le  dépar t  de  qua l i tés  sub l imes ou  a f f l igés  de  dé fau ts  ex t rêmes,  s ty l i sés ,

rédu i ts  à  une apparence tessent ie l le ,  ces  personnages sont  f igés ,  s taÈ iques ,

condamnés à  la  f i x i té  jusqurau dénouement .  11  n ty  a  en  eux  r ien  d t imprév is i -

b le ,  comme c 'es t  généra lement  le  cas  chez  les  ind iv idus  du  cormun.

D t a i l l e u r s ,  c e t t e  s i m p l i f i c a t i o n ,  c e t t e  r é d u c t i o n  d e s  f i g u r e s  à

d e s  t y p e s  n r e s t  p a s  v i s i b l e  a u  s e u l  n i v e a u  d e s  c a r a c t è r e s .  L e  v i c e  o u  l a

ver tu  s texpr iment  f réquemment  à  t ravers  que lque s igne ex tér ieur  chargé d ,une

va leur  symbol ique immédia tement  reconna issab le .

La manière dont nous sont présentés par exemple Peter Graumann et
Agathon Geyer ,  Pour  p rendre  deux  cas  ex t rêmes,  es t  t rès  révé la t r i ce .

Graumann surgi t  devant Renate dans un manteau dtun jaune agressi f ,
f ' co i f fé  d fun  chapeau ca labra is t t  aux  la rges  bords ,  un  t tc igare  de  V i rg in ie"  aux
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l èv res .  L ta l lus ion  à  sa  "barbe de  bouc"  ( l )  complè te  son por t ra i t  phys ique.

Aucun lecteur ne peut sfy tromper: Peter Graumann porÈe tous les signes con-

vent ionne ls  e t  t rad i tonne ls  de  I ' i nd iv idu  louche te l  qur i l -  appara î t  dans  le

roman populaire. Avant même dtavoir  entendu ses paroles, chacun a compris la

nature  du  danger  que sa  présence fa i t  peser  sur  l fhéro ïne .  Le  vê tement  t rah iÈ

le  carac tère .  Ce la  esÈ te l lement  exac t  que,  que lques  pages p lus  lo in r  le  per -

sonnage de Peter Graumann se trouve réduit  à un unique signe vest imentaire.

La  s imp le  évocat ion  de  son t ' chapeau ca labra is "  su f f i t  à  imposer  sa  présence :

"Am Fenster stehend, sah Renate den Kalabreser lustwandelnd, in

se iner  Quar t ie r -La t in -  E leganz"  (2 ) .

Nous c i tons  vo lon ta i rement  le  passage en  a l lemand.  11  es t  en  e f fe t

très signi f icat i f  que l , lassermann emploie pour désigner Peter Graumann tout

simplement le mot "der Kalabreser" ( le chapeau calabrais) et  non pas le rnot

I 'der  Ka labrese"  ( l thab i tan t  de  La  Ca labre) .  Ce la  démont re  c la i rement  que le

chapeau en  ques t ion  esÈ devenu le  symbole  du  personnage.  On cons ta te  donc ,

pour  ce  qu i  es t  de  l tapparence ex tér ieure ,  LaTmême réduc t ion  à  un  t ra iÈ  un i -

que que ce l le  qu i  s 'opère  au  n iveau de  la  psycho l -og ie  e t  qu i  permet  d r iden-

t i f ier Ie personnage à f  instant mâme où i l  apparaît .  Le chapeau calabrais

de Graumann,  c res t 'en  que lque sor te  le  bandeau ob l igé  du  corsa i re .

Au passage,  on  remarquera  en  ou t re  la  ré fé rence à  r '1 ré1égance

Q u a r t i e r , , l a t i n r t ,  a u s s i  é t r a n g e  q u e  r é v é l a t r i c e .  E l l e  s t i n s c r i È  d a n s  l e  c a d r e

de ce  qu ton  pour ra i t  appe ler  la  "géograph ie  du  roman popu la i re ' r .  Cer ta ins

l ieux ,  cer ta ines  v i l les  ou  cer ta ins  quar t ie rs  sonÈ te in tés  d tune co lo ra t ion

myth ique qu i  n ta  le  p lus  souvent  r ien  à  vo i r  avec  la  réa1 i té  e t  qu i  cor res-

pond à  des  représenta t ions  fausses ,  ma is  so l idernent  ancrées  dans  les  espr i ts .

Pour  le  pub l i c  de  Wassermann les  seu ls  mots  de  "Par is "  e t  de  "Quar t ie r

la t in "  son t  à  coup sûr  chargés  d tune s ign i f i ca t ion  à  la  fo is  suspec te  e t

a l léchante  e t  sommai rement  ra t tachés  à  la  représenta t ion  de  p la is i rs  fac i les

e t  d tune jo ie  de  v iv re  qu i  ignore  les  cont ra in tes .  Ces  mots  sont  cho is is  sans

aucun souc i  d texac t i tude,  un iquement  en  fonc t ion  de  leur  pu issance évocat r i ce

e t  de  leur  réso t " t r " "  inso l i te .  L ru t i l i sa t ion ,  indén iab lement  absurde,  de

( l )  ï b i d . ,  p .  8 7 .

( 2 )  I b i d . ,  p .  91 .
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ces  express ions  permet  d ra f f i rmer  que l , r lassermann es t  i c i  p lus  souc ieux  de

sra tÈacher  un  vas t .e  pub l i c  peu préoccupé des  nuances  que de  rechercher  la

nuance e t  la  p réc is ion  du  s ty le  au  r i sque de  res t re indre  le  nombre  de  ses

lec teurs .  La  soc io log ie  l i t té ra i re  peut  donc  t i re r  p ro f i t  de  ces  remarques.

S i  Peter  Graumann es t  l t image de  la  bassesse,  Agathon Geyer ,  par

cont re ,  es t  un  parangon de  ver tu ,  en  que lque sor te  son penc l4n t  dans  l ro r -

d re  du  b ien .  La  présenta t ion  de  ce  personnage re lève  de  procédés d i f fé ren ts

mais  tou t  auss i  romanesques.

On remarque tou t  d tabord  qu tAgathon n tappara î t  phys iquenent  qurà

un s tade t rès  ta rd i f  du  réc i t ,  au  momenÈ où Renate  se  rend jusqurâ  lu i ,  à

l rapproche du  d6nouement .  Ma is  1e  lec teur  a  ê tê .  in fo rmé de son ex is tence pres-

q u e  d è s  l e  d é b u t  d e  l r a c t i o n  ( l ) .

L r a u l e u r  p o u s s e  i c i  j u s q u ' à  l t e x Ë r ô m e  l i m i t e  1 a  t e c h n i q u e  d u
t tdévo i lement  p rogress i f t t .  Le  mystère  savarunent  en t re tenu au tour  de  1a  personne

drAgathon lu i  con fère  des  d imens ions  quas i  fabu leuses .  Les  témoignages de

" . r11çr 'qu i  
l ton t  connu e t  les  le t t res  qu t i l  éc r i t  lu i -même cons t i tuent  au tan t

de  présenta t ions  ind i rec tes  qu i  cons t ru isent  peu à  peu l r image d tun  ind iv idu

d I  excep t ion .

Cres t  un  personnage seconda i re ,  Gudst ikker ,  gu i  nous  l i v re  les

premiers  secre ts .  Encore  ne  s tag i t - i I  que  de  souven i rs  t rès  impréc is  qu i

remontent  à  " t re ize  ou  quatorze  ans" .  Gudst ikker  a f f i rme qu t i l  a  connu jad is

un cer ta in  Agathon Geyer ,  homme "Èout  à  fa i t  é t range ' i  sor te .de  t 'p rophète

gén ia l " ,  poussé par  des  "é lans  mgss ian iques"  (2 ) .  Un te l  vocabu la i re  s i tue

dremblée  le  personnage en  marge de  l rhumani té  commune.

.  Cet te  impress ion  se  conf i rme e t  se  ren force  lo rsque,  p lus ieurs

centa ines  de  pages p lus  lo in  (3 ) ,  nous  découvrons  avec  Renate  les  longues

l e t t r e s d r A g a t h o n .  S a  d e s t i n é e  e s t  t o u È  l e  c o n t r a i r e  d t u n e  d e s t i n é e  b a n a l e .

E l le  es t  fa i te  de  méd i taÈ ion ,  de  recherche pass ionnée de  D ieu ,  d tune bonté

sans  pare i l le  e t  d rune to ta le  abnégat ion .  Que lques  sÈat ions  par t i cu l iè rement

exempla i res  ponc tuenÈ ceEte  ex isEence :  le  mar iage avec  une f i l l e  perdue

( l )  1 1  e s È  q u e s t r o n

(2)  Renate  Fuchs ,  p .

d 'Agathon Geyer  dès  la  page 58 .

5 8 .

( 3 )  Tb id . ,  p .  345 .
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-symbole  éd i f ian t  de  la  ver tu  qu i  se  penche avec  so l l i c i tude sur  le  v ice- ,

la  fu i te  hors  de  la  v i l le  e t  l te r rance de  par  le  monde qu i  dévo i le  -conrne au

Bouddha-  l tomniprésence de  1a  souf f rance e t  du  mal ,  1a  re t ra i te  f ina le  dans

l a  s o l i t u d e  e t  l t a c c è s  à  l a  s a g e s s e  q u i  r e s s u s c i t e n t  l a  f i g u r e  t r a d i t i o n n e l l e

d e  I ' e r m i t e -

Tout  converge en  e f feÈ vers  I tappar i t ion  de  ce  type  par  exce l lence

q u e  r e p r é s e n t e  l a  f i g u r e  d e  l r e r m i t e .  L e  d é n o u e m e n È  t i e n t  t o u t e s ' l e s  p r o m e s s e s

antér ieures .  On sava i t  gu tAgathon v iva iÈ  -conme i l  conv ien t  à  un  ermi te  -  seu l
t tdans  une cont rée  sauvaget t  ( l ) ,  nous  1e  t rouvons  te r ré  dans  les  ru ines  du

château de  He l fens te in  que les  s ièc les  e t  Ia  végéta t ion  on t tOr" rOr r "  to ta l -ement .

e n g l o u t i .  L a  p i è c e  s o u t e r r a i n e  d a n s  l a q u e l l e  i l  v i t  s e s  d e r n i e r s  j o u r s  o f f r e

u n  s p e c t a c l e  d e  d é s o l a t i o n .  L r o b s c u r i t é  p e r m e t  t o u t  j u s t e  d e  d i s t i n g u e r  q u e l -

ques  meub les  misérab les ,  un  mauva is  l i t ,  "une p lanche avec  que lques  l i v res"  (1 )

qu i  témoignenÈ de préoccupat ions  in te l lec tue l les  e t  sp i r i tue l les .  L raspec t

phys ique d 'Agathon es t  ce lu i  de  1 tépu isemenÈ to ta l .  A  fo rce  de  pr iva t ions  e t

d e  d o n  d e  l u i - m ê m e ,  A g a t h o n  s ' e s t  v i d é  d e  s a  p r o p r e  s u b s t a n c e ; m a i s  c e t  ê t r e

décharné e t  ma lade es t  désormais  l ibérê  de  tou te  pesanteur  te r res t re  e t  i l

peu t  accéder  à  la  sagesse suprême e t  accepter  la  mor t  avec  sérén i té .

On re t rouve b ien ,  par  conséquent ,  tous  1es  mot i fs  convent ionne ls

généra lement  a t tachés  au  type  de  1 'e rmi te ,  1a  re t ra i te  dans  que lque cont rée

s a u v a g e ,  l e  d é p é r i s s e m e n t  p h y s i q u e  e t  s a  c o n t r e p a r t i e  : 1 ' a f f i n e m e n t  d e  f  i n -

te l l igence e t  le  déve loppement  ex t rême du sens  mora l .

Man i fes tement ,  i1  es t  poss ib le  de  reconnaî t re  dans  L tH is to i re  de

1a ieune Renate Fuchs certaines caractér ist iques du roman-feui l leton ou roman

popu la i re ,  te l  qu t i l  s res t  déve loppé en  France à  par t i r  de  1840.  I1  nous  sem-

b le  év ident  que Wassermann a  ê tê  in f luencé par  les  au teurs  de  ce t te  t rad i t ion .

On se souvient qut i l  a lu les grands romans français,  avec une

préd i lec t ion  pour  Les  Misérab les  (2 ) ,  Le  Comte  de  Monte  Cr is to  eÈ les  oeuvres

d r E u g è n e  S u e "  ( 3 ) .

( l )  I b i d . r  p .  3 7 0 .

( 2 )  1 1  é c r i t  à  F .  B u s o n i  ( c i t .  M .  K a r l w e i s ,  o p .  c i t . ,  p .  3 2 9  :  I ' J e  n e  v o i s
pas  que l  l i v re  pour ra i t  ê t re  comparé  (aux  } l i sérab les) . .  .  on  d i ra i t  un
fleuve énorme" à la surface duquel se reflèEe-ToiltÏe que la vie noub
of f re  "d révénements  fo rmidab les ,  é t ranges ,  remarquab l ,es ,  comiques ,  sa i -
s issants ,  quot id iens  eÈ fabu leux" .  Vo i là  une dé f in i t ion  qu i  pour ra i t
s tapp l iquer  non seu lement  au  roman de V ic to r  Hugo,  ma is  encore  à  b ien
des oeuvres de $lassermann lui-même.

(3) On trouve dans
Le Juif  erranÈ,

la bibl iothèque de IJassermann un exemplaire de :  Mathi lde,
Les l lystères de Paris.  --
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CetËe pass ion  avouée nres t  pas  res tée  sans  in f luence sur  la  na ture

de son ar t .  Ce la  es t  v ra i  pour  l tensernb le  de  sa  produc t ion  mais  par t i cu l iè re -

ment  sens ib le  dans  les  p remières  oeuvres .  La  condu i te  à  la  fo is  s inueuse e t

rap ide  de  p lus ieurs  ac t ions  engagées dès  le  début  du  réc i t ,  1 'u t i l i sa t ion  du

mystère  e t  de  1 tén igme pour  ten i r  Ie  lec teur  en  ha le ine ,  l tappe l  aux  sent i -

ments  les  p lus  var iésr  le  jeu  cons tan t  sur  tou te  la  ganrne des  émot ions  -p i t ié ,

te r reur  e t  admi ra t ion- ,  1e  cho ix  de  l ieux .dé1 ibérément  inso l i tes ,  1a  pe in tu re

de personnages é t ranges ,  fo r tement  typés ,  angé l iquement  bons  ou  e f f royab lement

m a u v a i s ,  l t a l t e r n a n c e  d e s  é p i s o d e s  p a t h é t i q u e s ,  d e s  v i s i o n s  i n f e r n a l e s ,  d e s

scènes idy l l iques  e t  des  p la idoyers  humani ta i res ,  tou t  ce la  es t  en  accord

a v e c  l r e s p r i t  d u  r o m a n  p o p u l a i r e ,  a v e c  s a  t t g é o g r a p h i e t t e t  s a  t t t y p o l o g i e t t  p a r -

t i c u l  i è r e s

Le bu t  a f f i rmé es t  de  conquér i r  un  vasÈe pub l ic ,  1es  moyens employés

sont  conformes à  ce  bu t .  L rau teur  do i t  s radapter  à  un  pub l ic  d ivers  dans  ses

réac t ions  e t  dans  ses  goûts  ;  1e  coeur  sens ib lê r  l tamateur  d témot ions  fo r tes ,

1 e  r ê v e u r ,  l f i d é a l i s t e r  l e  p a s s i o n n é  d t é n { g m e s  e t  c e l u i  q u i  e s t  a t t i r é  p a r  l a

ré f lex ion  mora le ,  soc ia le  ou  re l ig ieuse,  tous  ces  lee teurs  devron t  ê t re  gagnés,

à  chacun i l  faudra  tendre  le  p iège qu i  conv ien t .  Toutes  les  techn iques  u t i l i -

sées  pour ra ienÈ en dé f in i t i ve  se  résumer  en  une seu le  fo rmule  :  la  recherche

d e  1 ' e f f i c a c i t é .

Cres t  peut -ê t re  le  s ty le  du  roman popu la i re  qu i  rend 1e  rn ieux

c o m p È e  d e  c e t t e  ' r e c h e r c h e  d e  l t e f f i c a c i t é .  E n  e f f e t r  l e  s t y l e  e s t

ic i  un  moyen r  parmi  d tau t res  de  ie ten i r  l ra t ten t ion  du  lec teur .  L rau teur

recherche moins  la  per fec t ion  que l tu t i l i té  de  la  fo rme.  Ce la  exp l ique que

1-a  qua l i té  du  s ty le ,  dans  ce  genre  de  l i i té râÈure ,  semble  souvent  impar fa i te

eÈ méd iocre  quand on  la  juge du  po in t  de  vue d tune es thé t ique p lus  r igoureuse.

Le roman de l lassermann nréchappe pas à cette loi  du genre.

Un s ty le  e f f i cace

La forme et la langue du l ivre se dist inguent par une intempérance

dans le maniement du vocabulâire, pâr une Èendance à l faccumulat ion.

I1 est des cas où la surabondance verbale correspond à quelque

nécess i té  in te rne ,  où  l ton  décè le  une rée l le  adéquat ion  en t re  la  fo rme e t  le

contenu.  A ins i ,  lo rsqur i l  s rag i t  de  décr i re  1 fé t range cohor te  d to r ig inaux

réun is  à  Zur ich  au tour  de  Peter  Graumann,  on  accepte  que l fau teur  use  du
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p r o c é d é  d e  l r e n t a s s e m e n È  ( l ) .  L e  s t y l e  e s t  i c i  a d a p t é  a u  c a r a c t è r e  h é t é r o c l i -

te  de  la  fou le  qu t i l  décr i t .  Tous  ces  ind iv idus  sont  des  ê t res  inso l i tes  au

passé d ivers  e t  généra lement  except ionne l ,  aux  a t t i tudes  cont rad ic to i res ;  i l s

nous sont présentés dans une langue qui donne une impression assez juste de

pê1e-mê1e.

La p lupar t  du  tempsrcependant ,  le  p rocédé de  l raccumula t ion  n 'es t

que le  s igne de  la  p ro l i x i té .  L fusage immodéré  qu ten  fa i t  Wassermann about i t

f réquemment  au  pa thé t ique,  à  1 'en f lu re ,  au  f lo t  verba l .  Les  mots  sont  conçus

conme des  ou t i l s ,  qu i ,  man iés  de  te l le  ou  te l le  façon,  p rodu i ron t  te l  ou  te l

e f fe t ;  i l s  son t  p resque corune des  p ièges  tendus  aux  lec teurs ,  ma is  i l  a r r i ve

que l 'auÈeur  se  prenne lu i -même aux  p ièges  qu t i l  tend .  On l -e  vo i t  a lo rs  se

l i v re r  à  une vér i tab le  surenchère  ;  tan tô t  i1  mu l t ip l ie  les  synonymes e t  les

gradat ions ,  accumule  les  te rmes dr in tens j - té  d i f fé ren te .  A ins i ,  lo rsque Renate

a  sombré  dans  la  déchéance mora le ,  e l le  es t  devenue "une au t re  qu te l le -même,

un personnage aventureux, inventé, une ombre, le rnessager dtune volonté étran-

gère", .(2).  Pour traduire à quel point une autre f igure du roman, Agnes Heine,

es t  pass ionnée par  ses  é tudes ,  la  phrase tour r te  t rès  ne t tement  à  la  répét i -

t ion  :

" C e t t e  j e u n e  f i l 1 e  n e  c o n n a i s s a i t  q u ' u n e  s e u l e  n o s t a l g i e ,  q u t u n

seu l  ins t inc t ,  qu tune seu le  man ière  de  se  réa l i ser ,  gu tun  seu l  bonheur  :  ses

é t u d e s .  C r é t a i t  s a  v e i 1 l e ,  s o n  r ê v e ,  s o n  s o u t i e n . . . "  ( 3 )

A i 1 l e u r s ,  1 a  d e s c r i p t i o n  n ' e s t  q u t u n  p r é t e x t e  à  1 f é n u m é r a t i o n ,

conme dans cette image automnale :
t tDes  feu i l les  d tun  brun  doré ,  ver tes ,  cu iv rées ,  d tun  br 'un  mat  ou

d 'un  brun  sombre ,  tou tes  immobi les"  (4 )
'  

La  va leur  de  ces  ad jec t i f s  n res t  aucunement  en  rappor t  avec  leur

nombre  e t  l ren tassement  ne  parv ien t  pas  à  d iss imu ler  la  p récar i té  de  la  c réa-

t ion  verba le  e t  l r incontes tab l -e  bana l i té  que sou l igne 1a  t r ip le  repr ise ,  en

l tespace d tune l igne ,  du  même ad jec t i f  " ! . " !1 "  (go ldbraun,  mat tb raun,  t ie f -

b raun) .  Ce s ty le  escompte  ses  e f fe ts  beaucoup p lus  de  la  quant i té  que de  la

q u a l i t é .

( l )  R e n a t e  F u c h s ,  p . '  2 8 2 .

( 2 )  I b i d . ,  p .

( 3 )  I b i d . ,  p .

288,

3 8 4 .

( 4 )  I b i d . ,  p .  27  .



C r e s t  d ' a i l l e u r s  d a n s  1 ' e m p l o i  d e  l t a d j e c t i f  q u a l i f i c a t i f  q u e  s e
mani fes te  une au t re  carac tér is t ique  de  1a  langue.  Le  goût  pour  les  ad jec t i f s
excess i fs .  qu i  suggèrent  e t  sous-entendent  beaucoup p lus  qu t i l s  n rexpr iment
rée l lement  rappe l le  une fo is  encore  le  roman- feu i l le ton  e t  son  vocabu la i re
convent ionne l .  Nous n ten  vou lons  pour  p reuve que ce  por t ra i t  de  Gisa  Schumann

"E l le  ava i t  un  v isage pass ionné,de  type  or ien ta l ,  débordant  de
v ie  e t  en  même temps dra f f l i c t ion .  Chaque fo is  que S i issenguth  se  met ta i t  à
p a r l e r ,  e l l e  l e v a i t  1 e s  y e u x  e t  f i x a i t  s u r  l u i  u n  r e g a r d  i n d e s c r i p t i b l e "  ( l ) .

Tous  ces  ad jec t i f s  on t  en  commun à  la  fo is  leur  fo rce  e t  leur  im-
p r é c i s i o n ,  c e  q u i  n r e s t  n u l l e m e n t  c o n t r a d i c t o i r e .  L e  p o r t r a i i  e x c l u t  r é s o 1 u -
ment  la  bana l i té .  0n  l i t  sur  le  v isage de  Gisa  Schumann p lus  que le  re f le t
des  sent iments ,  la  pass ion  ;  ses  t ra i ts  sont  p lus  que s ingu l ie rs ,  i rs  son t
é t rangers ,  o r ien taux .  La  préd i lec t ion  pour  une écr i t .u re  emphat ique esL sou l i -
gnée par 1'emploi  du terme débordanÈ ( i i lg.q!_gl_1""g) ;  pour ce qui est de I 'ad-
ject i f  indescript ible ( , f rr !g:gtr1g:Ei:U, on arreinr avec lui  à une sorre de

Paroxysme.  La  surenchère  esÈ s i  rée I le  que l tau teur  pénèt re  e f fec t i vement  dans
les  zones  de  f  ind ic ib le  e t  de  I t indé f in issab le .  Un moment  v ien t  où  la  langue
ne d ispose p lus  de  mots  pour  rendre  compte  de  ce  qu i  se  s i tue  au-de là  de  l 'ex -
c è s .

C e s  a d j e c t i f s ,  g u i  s e  v e u l e n t  f o r t s ,  s o n t  é g a l e m e n t  v a g u e s . ;  i 1 s
s r a d r e s s e n Ë  p l u s  à  l r i m a g i n a t i o n  e t  à  l a  s e n s i b i l i t é  q u ' à  1 ' e n t e n d e m e n t .  O n
ne sa i t  de  que l le  pass ion  se  consume Gisa

sont  permises .  Son v isage or ien ta l  inv i te

c h a c u n . : e s t  l i b r e  d e  s f i m a g i n e r  à  s a  g u i s e

g u e  f u i t  l a  p r é c i s i o n ,  m a i s  e l l e  s t i r n u l e  e t

s e n s  q u ' e l l e  e s t  u n e  l a n g u e  e f f i c a c e .
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Schumann,  tou tes  les  suppos i t ions

à tou tes  les  rêver ies  exo t iques  e t

son regard  indescr ip t ib le -  La  lan-

f l a t t e  l t i m a g i n a t i o n  ;  c t e s È  e n  c e

On éprouve par fo is  à  la  lec tu re  de  cer ta ines  pages de  LrH is to i re  de
la  jeune Renate  Fuchs  une impress ion  de  convent ionne l .  Te l le  i rnage es t  d rune
p la t i tude na ive '  conme ce l le  du  "so i r  p le in  de  douceur ,  g rande por te  ouver te

sur  le  lendemain"  (2 ) ,  te l le  au t re  nous  semble  b ien  t rad i t ionne l le ,  comme ce l le

du nauf rage de  Renate  dont  " le  ba teau a  cou lé"  e t  qu i  se  t rouve I ' re je tée  sur

u n e  î l e  p e r d u e  " ( 3 ) .

( r )  l b id .  p .  24 .

(2 )  rb id .  , P .  8 2 .

327.( 3 )  I b i d . ,  p .
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Cet te  convent ion ,  qu i  es t  une carac tér is t ique  du  roman popu la i rez

se  1 i t  sur tou t  au  n iveau d tun  symbol isme souvent  rud imenta i re .  Les  s i tua t ions ,

1es  ob je ts '  1es  ges tes  e t .  même les  an imaux o l i  les  personnes se  chargent  d tune

s ign i f i ca t ion  symbol ique qu i  es t  la  p lupar t  du  temps t ransparente .

Lorsque Gisa  Schumann se  penche au-dessus  de  1a  marge l le  d run

pu i ts  e t  do i t  fe rmer  les  yeux  pour  échapper  à  1 'a t t ra i t  du  v ide ,  on  comprend

i m m é d i a t e m e n È  q u e  c r e s t  d e v a n t  I ' i m m i n e n c e  d e  s a  p r o p r e  c h u t e  q u t e l l e  r e s s e n t

u n e  s o r t e  d e  v e r t i g e  ( l ) .  D e  m ê r n e ,  I e  l e c t e u r  n t a  a u c u n  n a l  à  i n t e r p r é t e r

conme un présage funes te  Ie  ges te  maladro i t  de  Renate  qu i  renverse  un  ver re

d e  v i n  " s u r  l a  n a p p e  d e  1 i n  b l a n c "  ( 2 ) ,  a l o r s  q u ' e l l e  d î n e  À  
" o * p " g n i e  

d e

I , t randerer  au  premier  so i r  de  leur  v ie  commune.  On sa i t  désormais  qu taux  cô tés

de son amant  e1 le  ne  peut  espérer  r ien  drau t re  que la  sou i r lu re .

Cer ta ins  é1éments  du  décor  on t  une va leur  de  s igne ne t tement  a f f i r -

m é e  e t  q u a s i  m a g i q u e .  1 1  e s t  p a r  e x e n p l e  i n t é r e s s a n t  d e  s ' a t t a r d e r  à  1 r é t u d e

du mot i f  du  c ie l  qu i  appara î t  f réquernment  dans  Ie  l i v re .  Un c ie l  t r i s te ,  g r is

e t  sans  lumière ,  conme ce lu i  sous  leque l  on  cé lèbre  le  mar iage de  Gisa  Schu-

mann '  es t  le  gage in fa i l l i b le  du  malheur  (3 ) .  .Un c ie l  no i r  e t  impénét rab le

es t  généra lement  assoc ié  à  1a  représenta t ion  d 'un  des t in  aveug le  e t  ma lé f i -

que (4 ) .  Dans l t immens i té  f i xe  du  c ie l  on  l i t ,  conme Renate ,  le  s i lence de  la

d i v i n i t é  ' ( 5 ) .  P a r  c o n t r e  s i  l r h é r o i n e  a p e r ç o i t  d a n s  s a  d é t r e s s e  u n  s i m p l e

c o i n  d e  c i e l  b l e u ,  c r e s t  l e  m o n d e  d e  l r i d é a l  q u i  l u i  a d r e s s e  s o n  a p p e l  ( 6 ) .

Le  symbol isme du c ie l  es t  f réquemment  assoc ié  au  symbol isme de la

fenêtre dont Ie romancier use très abondammenÈ et qui  donne l ieu à deux var ia-

t ions  essent ie l les .  La  fenêt re  es t  une échappée sur  le  monde,  ê t ,  en  tan t  que

te l le ,  e1 le  révè le  le  carac tère  tan tô t  menaçant ,  tan tô t  rassurant  de  ce  monde.

Dans les  deux  casr  l ra tmosphère  qu i  règne au-dehors  s 'oppose à  l rambiance

( l )  I b i d . ,  p .  2 5 .

( 2 )  I b i d . ,  p .  9 1 .

( 3 )  l b i d . r  p .

( 4 )  I b i d . r  p .

( 5 )  Î b i d . ,  p .

( 6 )  ï b i d . ,  p .

2 to .

168 .

253.

344 .
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généra le  de  l a  ma ison .  La  ma ison  es t -e l l e  un  hav re  de  pa i x ,  a l o r s  i l  es t

donné  aux  pe rsonnages  d tape rcevo i r  l es  dange rs  qu i  1es  gue t ten t  à  l t ex té r i eu r .

A ins i ,  dès  que  Rena te  se  c ro i t  en  sécu r iÈé  avec  l { ande re r  dans  l eu r  ma ison  de

cahPagne  de  Cons tance ,  e l l e  ape rço i t  de  sa  fenê t re  Pe te r  Graumann  qu i  r ôde

aux  a len tou rs  ( l ) .  Beaucoup  p lus  souven t ,  l a  ma ison  es -È  déc r i t e  conme un  un i -

v e r s  é t o u f f a n t  e t  é t r i q u é .  D a n s  c e  e a s ,  l a  f e n ê t r e  r e p r é s e n t e  u n e  p o s s i b i l i t é

d 'évas ion  eË  de  l i bé ra t i on ,  e l 1e  es t  comne  l a  p romesse  du  bonheu r .  Nous  ne

re tenons ,  pa rm i  de  nombreux  exemp les  (2 ) ,  que  ce lu i  qu i  nous  semb le  l e  p lus

s ign i f i ca t i f  en  ra i son  de  son  symbo l i sme  schémat ique  :  Rena te  v i en t  de  l i r e

l es  p rem iè res  l e t t r es  d tAga thon ,  e l1e  va  e t  v i enÈ  dans  sa  chambre ,  ab îmée

d a n s  s e s  p e n s é e s ,  p u i s ,  s e  p l a ç a n t  à  l a  f e n ê t r e ,  e 1 l e  a p e r ç o i t  " c e  c o i n  d e

c ie l  d run  b leu  p ro fond "  (3 )  qu i  es t  év ideu rmen t  l a  t r aduc t i on  en  image  l imp ide

d e  f  i d é a l  d o n t  e l l e  v i e n t  d ' a v o i r  l a  r é v é l a t i o n .

Pa rm i  l es  é lémen ts  du  déco r ,  1a  na tu re  e t  l es  sa i sons  j ouenÈ  un  rô -

l e  d e  p r e m i e r  p 1 a n .  L ' i m p r e s s i o n  q u i  d o m i n e  e s t  c e 1 l e  d r u n  a c c o r d  e n t r e  l e s

é ta t s  d tâme  e t  l a  na tu re .  A  un  pe rsonnage  heu reux  l r au tomne  mon t re  un  v i sage

de  p1én i t ude  do rée .  C res t  ce  qu i  se  passe  pou r  t Jande re r ,  guand  i l  v i en t  de

fa i re  l a  conna i ssance  de  Rena te  :

"Au tomne ,  merve i l l eux  au tomne ,  époque  du  recue i l l emen t  e t  des  déc i -

s i o n s ,  d e  l a  m a t u r i t é  e t  d u  r e p o s  ! . . . "  ( 4 ) .

H a n t é e  p a r  1 a  p e r s p e c t i v e  d r u n  m a r i a g e  q u ' e 1 1 e  r e d o u t e ,  1 ' h é r o ï n e

ne voi t  au contra i re dans la  campagne automnale que le spectac le du deui l  e t

de  l a  déso la t i on ,  "1 .  j a rd in  abandonné  e t  l es  a rbus tes  ru i sse lan ts  de  p lu ie "  (5

Lo rsque  son  f i ancé  l a  ramène  chez  e1 le  au  te rme  d 'une  so i rée  où  e l1e  n ra  pas

eu  l e  cou rage  de  rompre  dé f i n i t i vemen t ,  e l l e  es t  en  p le ine  con fus ion  des  sen -

( l )  T b i d . ,  p .  9 1 .

( 2 )  V o i r  e n  p a r t i c u l i e r  p 32o /21  e t  349 .

(3 )  I b id  .  ,  p .  344  .

( 4 )  I b i d .  ,  p .  t 4 ,

( s )  ï b i d . , s2 /3  .
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t iments ,  a lo rs  e l le  se  sent  en tourée t td tune

Par contre le bonheur des premiers jours à

e t  ré tab l i t  I tharmon ie  avec  Ie  monde.  Renate

vécu"  (2 )  au  bord  du  lac  e t  e l le  enEre t ien t

choses  de  la  na ture ' r  (2 )  .  Ma is  le  bonheur  es t

n ie rs  jours  de  l rau tomne ;  auss i  l rapproche

1e re tour  de  l rennu i  :
t tA  la  mi -novembre ,  le  te rnps  dev ien t  maussade. . .  Renate  nréprouva i t

p l u s  d e  j o i e  à  j o u e r  d u  p i a n o "  ( 3 ) .

Ces  exemples  su f f i sen t  à  i l l us t re r  une au t re  carac tér is t ique  essen-

t ie l le  qu i  apparente  ce t te  oeuvre  au  roman popu la i re  :  1a  pe in tu re  du  décor ,

par t i cu l iè rement  1 'évocat ion  de  la  na ture  e t  des  sa isons  ne  cons t i tue  pas

une f in  en  so i ,  e l le  n ' in te rv ien t  quren  fonc t ion  des  beso ins  du  réc i t ,  pour

met t re  en  re l ie f  te l  ou  te l  é ta t  d râme ou pour  serv i r  de  to i le  de  fond à  te l

ou  te1  événement .  L rac t ion  conserve  tou jours  une pr imauté  abso lue ,  Èout  lu i

es t  subordonné,  tou t  es t  rédu i t  à  son serv ice ,  des t iné  à  l t râccornpagner  e t  à

I 'ampl i f ie r .  La  na ture  e t  les  sa isons  nous  sont  p résentées  comme des  pro jec-

t i o n s  d e s  é t a t s  d t â m e ,  n o n  p a s  t e l l e s  q u r e l l e s  s o n t ,  m a i s  t e l l e s  g u e  l f a u t e u r

a  beso in  qu 'e l les  so ien t ;  c res t  ce  qu i  exp l ique en  grande par t ie  leur  carac-

tè re  convent ionne l .  Le  rô le  du  décor  es t  d 'ê t re  lu i  auss i  un  é lément  "ac t i f " ,

c 'es t -à -d i re  un  é Iément  qu i ,  conme la  langue,  do i t  p rodu i re  un  cer ta in  e f feÈ.

L 'H i s to i re  de  l a  j eune  Rena te  Fuchscompor te  une  mu lE i t ude  d rau t res

é léments  symbol iques ,  ma is  i l  sera i t  fas t id ieux  d ten  poursu iv re  l t invenÈa i re .

L 'aspec t  assez  rud imenta i re  de  ces  mot i fs  a  dé jà  é té  su f f i samment  dégagê.  Le

f idè1e pe t i t  ch ien  Angê lus  qu i  accompagne Renate  à  t ravers  tou tes  ses  v ic iss i -

tudes  e t  démont re  que l tan ima l  es t  la  p lupar t  du  temps supér ieur  à  l rê t re  hu-

main ,  représente  par  exemple  un  de  ces  "s ignes"  qu i  ressurg issent  de  lo in  en

lo in ,  te ls  des  repères  par fa i tement  déce lab les  e t  fac i les  à  in te rpré ter  qu i

do ivent  sou l igner  une idée tenue pour  essent ie l le .

( l )  I b i d . ,  p 67 .

(2 )  I b i d .  ,  p .  93 .

n u i t  d e u x  f o i s  p l u s  s o m b r e "  ( l ) .

Cons tance t rans f igure  l  tun ivers

a  r r l r i m p r e s s i o n  d r a v o i r  t o u j o u r s

un vér i tab le  "d ia logue avec  les

fug i t i f ,  conme le  sonE Les  der -

d e  I ' h i v e r  c o i n c i d e - t - e l l e  a v e c

( 3 )  ï b i d .  ,  p .  9 4
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La parenté du roman avec le genre populaire concerne donc non seu-

lement  le  cho ix  des  thèmes,  ma is  auss i  les  moyens e t  les  techn iques  du  réc i t ,

en  parÈ icu l ie r  les  Èechn iques  d taccumula t ion  e t  d rampl i f i ca t ion  dont  la  mise

en oeuvre  donne souvent  l t impress ion  d 'un  "dé l i re  événement ie l ' r  ( l ) .  B ien

draut res  oeuvres  de  jeunesse pour ra ien t  i c i  êÈre  invoquées,  paË exemple  1e

premier  roman {e lus ine .  L tén igme e t  le  "suspense"  y  jouent  un  rô le  essent ie l .

Tout  le  l i v re  es t  bâ t i  sur  une in te r rogat ion  sans  cesse repr ise  e t  qu i  concer -

ne  les  re la t ions  de  l rhéro ine  avec  un  mystér ieux  co1one1.  La  rêponse es t  per -

pé tue l lement  d i f fé rée  pour  les  ra isons  les  p lus  fu t i les ,  co .mme ce  coup de  son-

netÈe qu i  re ten t i t  de  man ière  in tempest ive  e t  nous  pr ive ,  après  p lus  de  cent

pages dra t ten , te ,  de  révé la t ions  qu ton  c roya i t  imminentes  (2 ) .  F ina lement ,  une

réponse sa t is fa isan te  n res t  vér i tab lement  donnée qu tau  te rme de l rac t ion .

Melus ine  témoigne auss i  d run  goût  p récoce pour  1es  pér ipé t ies  ex t ravagantes ,

les  ex is tences  exempla i rement  romanesques (3 )  e t  les  scènes d 'hor reur  pour

a m a t e u r s  d ' é m o t i o n s  f o r t e s  ( 4 ) .

Sans 
"rrJ,rn 

doute, i l  y avait  chez le romancier débutant un conteur

né,  un  feu i l le ton is te ,  un  hab i le  fabr ican t  d 'h is to i res .  Ma is  deux  ques t ions

do ivent  p ro longer  ce t te  cons ta ta t ion  :  Wassermann n téËa i t - i l  que  ce la  quand

s o n  n o m  s r e s t  i m p o s é  a u  t o u r n a n È  d u  s i è c l e  ?  N r e s t - i l  p a r  l a  s u i t e  r e s t é  q u e

c e l a  ?

( l )  J .  T o r t e l

( 2 )  M e l u s i n e ,

( 3 )  V c i r  p a r

( 4 )  l b i d .  r  p .  2 7

,  o p .  c i t . r  p .  1 5 8 6

Q u e r i d o  V e r l a g ,  A m s t e r d a m r l 9 3 5 ,  p .  l l 4

e x e m p l e  l r h i s t o i r e  d e  M e l l Y r  p  .  2 l
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LES JUIFS DE ZIRNDORF OU LA PUISSANCE VISIONNAIR-E

Lorsque parut.  LtHistoire de la Jeune Renate Fuchs, I^Iasserrnann

n 'é ta i t  pas  un  i nconnu .  Les  Ju i f s  de  Z i rndo r f  ( l )  ava ien t  f r appê  l es  l ec teu rs ,

d è s  1 8 9 7 ,  p a r  l e  s o u f f l e  p u i s s a n t  d u  r ê c i t  e t  l r i n t e n s i È é  d e s  v i s i o n s .

Au jou rd thu i  enco re ,  l es  c r i t i ques  sou l i gnen t  l a  f o r ce ,  I a  f r a î cheu r

e t  l a  p o r t é e  d e  c e  l i v r e  ( 2 ) .  O n  p a r l e  d e  l r a u t e u r  c o ' n m e  d t u n  " p o s s é d é " ,  d e

s o n  o e u v r e  c o û r m e  d u  p r o d u i t  r e m a r q u a b l e  d r u n e  e n t r e p r i s e t t t é m é r a i r e t t e t t t p r e s -

q u e  d e  l r e x t a s e "  ( 3 ) .  A  p r o p o s  d e s  a u t r e s  o e u v r e s  d e  j e u n e s s e  d e  W a s s e r m a n n ,

r i en  de  te l  ne  se  rencon t re  hab i t ue l l emen t  sous  l a  p lume  ded  commen ta teu rs .

C res t  que  l es  Ju i f s  de  Z i rndo r f  t émo ignen t  d ' une  éc r i t u re  vé r i t ab lemen t  pe r -

sonne l l e  e t  occupen t  de  ce  fa i t  une  p lace  à  pa r t .  S i  dans  Rena te  Fuchs  nous

t rouvons  ce r ta ines  conven t i ons  de  l t oeuv re  na r ra t i ve  t r ad i t i onne l l e ,

i c i  nous  somrnes  en  p résence  d rune  ma t i è re  e t .  d rune  man iè re  p lus  o r i g i na les .

Les  d i f f é rences  son t  pa r t i cu l i è remenÈ év iden tes  l o r squ ton  compare

Renate  Fuchs  e t  le  p ro logue des  Ju i fs  de  Z i rndor f ,  qu i  con t ien t  les  mei l leurs

passages  du  l i v re .  Ces  d i f f é rences  t i ennen t  d rabo rd  au  cho i x  e t  à  l t o rgan i sa -

t i o n  d e  l a  m a t i è r e .

La  ma t i è re

Les quelque cent pages de ce prologue se présentent.  sous la forme

dtun roman h is to r ique qu i  p rouve que Wassennann é ta i t  capab le  de  re ten i r  l ra t -

tent ion par autre chose que des concessions au goût du jour.  Nous sommes loin

ic i  des  rno t i f s  de  c i rcons tance de  Renate  Fuchs ,  de  ces  personnages e t  de  ces

l ieux  
'empruntés  

à  un  présent  inso l i te .

( l )  Ce  roman  a  é tê
de  l a  na i ssance
Raymond Henry.
P a r i s ,  I  9 7 3 .

de  no t r vaau  pub l i é  en  f rança i s ,  à  I t occas ion  du  cen tena i re

de  I ' au teu r .  Les  Ju i f s  de  Z i rndo r f ,  r oman  t radu i t  pa r

Pro logue Eradu i t p a r  J . F .  B e e r b l o c k ,  E d .  P . J .  O s w a l d  ;

(2 )  Vo i r  par  exempie  1 'a r t i c le  consacré  à  ce t te
A l lemagne drAu jourdrhu i ,  no  42 ,  mars /avr i l

oeuvre  par  P ie r re  Ange l ,
1 9 7 4 ,  p .  4 3  s q .

( 3 )  F . MarÈ in i ,  Pos t face  à  Der  Fa l l  Maur iz ius ,  Ed.  Rût ten  undLoen ing ,  p .  543,
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Le réc i t  nous  t ransporEe en  p le in  l7èrne  s ièc le  e t  nous  res t i tue

l r h i s t o i r e  d u  f a u x M e s s i e  S a b b a t a i  Z e w i  ( l ) .  L ' a p p a r i t i o n  d u M e s s i e  s o u l è v e

dans le  peup le  ju i f  d ispersé  un  vas te  mouvemenÈ d tespérance.  Wassermann nous

décri t  cette f ièvre et cet enthousiasme à travers la cornounauté juive de Fi i r th

9u i ,  à  l rappe l  de  Sabbata i  Zewi - ,  se  met  en  marche vers  l tOr ien t  eÈ apprend en

r o u t e  I a  c o n v e r s i o n  d u  m e s s i e  à  f  i s l a r q .  L r é l a n  q u i  p o u s s a i t  l e s  J u i f s  v e r s  l a

te r re  p romise  se  br ise  à  la  nouve l le  de  ce t te  t rah ison.  I l s  rebroussent  chemin

et  fondent  Ie  pe t i t  v i l l age  de  Z iondor f  dont  le  nom se  t rans forme ensu i te  en

Zirndorf..

O n  n e  p e u È  d i r e  q u t i l  s t a g i s s e  1 à  d t u n  s u j e t  s t r i c . t e m e n L  a d a p t é  a u

goût  du  grand pub l ic  de  1 fépoque.  Le  réc i t  ne  présente  aucun prob lème qu i  so i t

vér i tab lement  d 'ac tua l i té ,  courne c 'es t  le  cas  pour  le  roman précédemment  é tu -

d ié .  En ou t re ,  le  cadre  généra l  a ins i  que le  mi l ieu  humain  dans  lesque ls  se

dérou le  l rac t ion  sont  s t r i c tement  dé l i rn i tés .  On es t  lo in  des  vas tes  perspec t i -

ves  de  Renate  Fuchs  e t  de  s :es  évocat ions  br i l lan tes  des  couches soc ia les  les

p lus  d iverses .  Tout  se  passe ic i  dans  un  mi l ieu  res t re in t  .  ta  pe t i te  connnunacté

( l )  A  propos  de  ses  sources ,  Wassermann écr i t  :  r tA ls  i ch . . .  D ie  Juden von
Zirndorf  schrieb, gr i f f  ich einerseits zur i ick in Urbest 'âi l4;Thnen6estânde,
Ïn Mythts und Legende ei-ner Volkes, als dessen Sprôpl ing ich mich zu betrach-
Èen ha t te ,  und wo l l te  andererse i ts  auch das  gegenwâr t ige ,  das  werdende Le-
ben dieses Volkes in einem mythischen, sehr vereinfachten, sehr zusaurmen-
fassenden S inn  ges ta l ten .  Rea len  Boden fû r  be ides  lab  no i r  d ie  Landschaf t ,
d ie  ro ich  hervorgebracht ,  d ie  f rânk ische He imat " ,  Me in  l , leg ,  p .  72 .
En ce  qu i  concerne l th is to i re  du  faux  Mess ie  Sabbata i  Zev i ,  Wassermann
sres t  donc  insp i ré  de  Ia  t rad i t ion  ora le  e t  des  légendes encore  v ivanEes
dans sa famil le et dans les cournunautés juives de Fi i r th et de Zirndorf ,
pe t f te  v i l Ie  où  hab i ta ien t  ses  grands-parents  pa terne ls .  I l  es t  poss ib le
qur i l  a i t  consu l té  auss i  des  sources  écr i tes ,  ma is  nous  ne  savons  r ien  de
sûr  à  ce  su je t .  Dans I t imposs ib i l i té  de  conf ron ter  le  roman avec  des  sour -
ces  préc ises ,  i l  es t  d i f f i c i le  de  dé terminer  la  par t  d r invent ion  propre  à
Wassermann. Néanrnoins cette part  de vis ion et de créat ion personnel le
nous  semble  t rès  iupor tan te .  En e f fe t ,  le  réc i t  de  Wassermann es t  à  la  fo is
incomparablement plus structuré et élaboré dans sa forme qutun réci t  dans
la  t rad i t ion  ora le  e t ,  en  mâme temps,  beaucoup p lus  v ivan t ,  r i che  en  évo-
ca t ions  e t  en  v is ions .  qu tun  s i rop le  compte ' rendu h is to r ique.  I l  fauÈ savo i r
que la  f igure  de  Sabbata i  Zewi  a  insp i ré  d rauÈres  au teurs .  l . lassermann pos-
séda i t  par  exemple  le  l i v re  de  Po l jako f f ,  Sabbata i  Zer , r i ,  1926.  I1  ne  peut
s'être inspiré de ceÈ ouvrage'dont la paruff iFË-i6 postér ieure à
ce l le  des  Ju i fs  de  Z i rndor f .
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i s raé l i te  non encore  ass imi lée  représente  une sor te  de  vase c los .  Pour  ce  qu i

est du cadre géographique, on ne retrouve pas non plus ces déplacements inces-

sants  en t re  les  v i l les  de  V ienner 'de  Mun ich  e t  de  Zur ich .  Nous nravons  que ce

co in  de  Francon ie ,  secreÈ eE presque aus tère ,  le  quar t ie r  ju i f  de  F i i r th  e t  une

c i té  sans  éc la t .  C fes t  à  pe ine  s i  les  tours  de  Nuremberg  se  pro f i lenË à  l rhor i -

zorL .  Bre f ,  le  p ro logue ne  nous  propose n i  un  su je t  tapageur  n i  une d ispers ion

de l rac t ion  aux  quat re  po in ts  card inaux

A 1 téparp i l lement  e t  au  dé layage drune mat iè re  sans  cesse é t i rée

s ' o p p o s e n t  i c i  l a  s i m p l i c i t é  e t  l a  r a p i d i t é  d a n s  l a  c o n d u i t e  d u  r é c i t  q u i  s ' a r -

t i cu le  au tour  d run  su je t  un ique e t  se  dérou le  dans  un  cadre 'humain  e t  gêogra-

ph ique un ique.  Cet te  s imp l ic i té  n res t  pas  dra i l leurs  synon) rme de pauvre té .

Le  l i v re  es t ,  au  cont ra i re  t rès  r i che  en  pro longements  e t  rami f i ca-

t ions d'ordre général  ;  le dest in des Jui fs de Fi i r th y prend une valeur symbo-

l ique  exempla i re .  La  f ièv re  qu i  s tempare  d teux  permeE d 'abord  de  comprendre

dans quel les condit ions prennent.  naissance certains mouvements rel igieux.

Leurs rapports avec la communauté chrét ienne e! les autor i tés de Nuremberg

mettent en lumière la si tuat ion du Jui f  en Al lemagne à un moment déterminé de

1 ' h i s t o i r e ;  m a i s  s u r t o u t  l a  d é c e p t i o n  f i n a l e  q u t i l  c o n n a i s s e n t  e t  l e u r  d é c i -

s ion  de  res ter  sur  la  Èer re  a l lemande pour  s ry  ins ta l le r  p lus  so l idemenÈ,  i l -

lus t ren t  la  pensée de  l tau teur  sur  les  p rob lèmes de  I ' i nser t ion  des  Ju i fs  dans

la counuunauté germanique. Wassermann veut monÈrer que ces hormnes ont eu tort

d e  s e  m e t t r e  e n  r o u t e  v e r s  c e  q u t i l s  c r o y a i e n t  ê t r e  l a  T e r r e  p r o m i s e ,  q u r i l s

se  sont  la issés  aveug ler  par  une i l lus ion .  Leur  passé les  a  dé f in i t i vement

a t tachés  à  la  Francon ie  e t  c 'es t  1à  qu . l i l s  do ivent ,  resEer  pour  v iv re .  La  Fran-

conie est devenue en quelque sorte leur t 'Terre de Siontt ,  conme l texprime le

nom qu ' i l s  donnent  à  leur  v i l lage .  On vo i t  que Ia  s imp l ic i té  de  f  in t r igue

ntexc lu t  nu l lement  la  dens i té  e t  la  p ro fondeur  du  contenu.  De même,  s i  tou te

l rac t ion  es t  concent rée  dans ,un  cadre  géograph ique eÈ humain  t rès  res t re in t ,

ce la  n tempêche pas  que de  la {ges  perspec t ives  s rouvren t ,  g râce  aux  réc i ts  des

voyageurs  e t  aux  nouve l les  qu i  parv iennenË.  jusqutà  F i i r th ,  sur  ce  qu i  se  Pasoe

dans les  au t res  v i l les  a l lemandes e t  sur  les  lo in ta ins  fabu leux  de  l rOr ien t .

Ma is  la  concent ra t ion  dans  le  cadre  un ique de  la 'pe t i te  v i l le  de  F i i r th  e t  de

ses  env i rons  iuméd ia t ,s  r i ve  l tac t ion  en  un  po in t  f i xe ;  e l le  confère  à  l ten-

semble ce centre de gravi té dont on déplore l rabsence dans Renâte Fuéhs, el le

fa i t  échec  à  La  d ispers ion .
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Lfac t ion .se  dérou1e sans  méandres  inu t i les  n i  remises  en  cause qu i

cassent  sans  ra ison le  cours  du  réc i t .  La  progress ion  es t  log ique,  r igoureuse

et  comme imp lacabLe.  Une fo is  mis  e r i  marche,  le  p rocessus  de  f  i l l us ion  s fac-

cé lè re ,  s fampl i f ie  e t  condu i t  à  la  décept ion  f ina le .  0n  d is t ingue ne t tement

dans  le  p ro logue c inq  phases  essenÈie l les .

E t  d rabord  ce l le  de  la  révé la t ion  de  la  venue duMess ie  par  Zacha-

r ias  Naar .  V ien t  ensu i te  la  conf i rmat ion  de  la  nouve l le  par  d i f fé ren t .s  s ignes ,

phénomènes na ture ls  inexp l i cab les  aperçus  dans  le  c ie1 ,  rense ignements  appor tés

de l tex té r ieur  ou  réc i ts  merve i l leux  des  voyageurs  qu i  ren t ren t  d tOr ienË.  Pu is

le mouvement d.tespérance qui naît  se transforme peu à peu en " i l lusion et dêgê-

nère  rap idement  en  une ha l luc ina t ion  co l lec t i ve  dont  le  romanc ier  nous  rend

compte avec une incont,estable habi leté :  la supercherie le dispute aux nouvel les

confuses  répandues par  des  imag ina t ions  t rop  v ives ,  l rex t ,ase  re l ig ieuse le  d is -

pu te  à  la  v io lence eË I thys tér ie  aux  v is ions  mysÈiques .  Débordant  le  cadre  de

la  communauté  ju ive ,  I 'e f fe rvescence s 'empare  du  uonde chré t ien  lu i -mâme e t ,

un  temps durant ,  i l  semble  que toq t  1 réd i f i ce  soc ia l  so i t  p rès  de  bascu le r  dans

Ie  chaos .  Cres t  dans  ceÈte  pe in tu re  de  l tha l luc ina t ion  co l lec t i ve  que cu lmine

mani fes tement  le  réc i t  dont  1a  courbe a t t ,e in t  désormais  son deux ième versant .

L r e x a l t a t i o n  e t  l a  s u r e x c i t a t i o n  s e  l i b è r e n t  d a n s  l e  p a s s a g e  à  l r a c t i o n ,  c r e s t -

à -d i re  dans  le  dépar t  des  Ju i fs  de  Fûr th .  Ic i  encore  l rau teur  mont re  les  d i f fé -

renÈs degrés  de  la  p r ise  de  consc ience de  ce tÈe coumunauté .  D 'abord  È imides ,

'  les  Ju i fs  osent  à  pe ine  secouer  le  joug ances t ra l  e t  b raver  ceux  qu i  les  en tou-

rent.  Pour ramener dans leur cimetière la pierre toubale juive égarêe depuis

des  s ièc les  au  mi l ieu  des  p ie r res  tomba les  chré t iennes ,  i l s  ag issent  encore  de

nu i t .  Ma is  pe t i t  à  pe t i t ,  i l s  s fenhard issent  e t  f in issent  par  s tadonner  ouver -

tement  aux  prépara t i f s  du  dépar t .  I l s  qu i t ten t  la  v i1 Ie ,  a f f ron ten t  avec  courage

les  dangers  de  la  rou te ,  t iennent  tê t .e  aux  re îËres  qu tenvo ie  à  leur  rencont re

la  mun ic ipa l i té  de  Nuremberg .  La  dern iè re  phase du  réc i t  es t  ce l le  de  la  dés i l -

lus ion  e t  de  l raccepta t ion  courageuse e t  u t i le  du  verd ic t  du  des t in .

Nous son'mes ic i  en présence dtun plan néthodique, dtun enchaînement

log ique des  causes  e t  des  e f fe ts  dans  leque l  le  hasard  nra  po in t  de  p lace .  Le

mécanisme romanesque porte en lui-mâme les causes de son propre mouvement,  tan-

dis que dans Renate Fuchs la main du romancier dôi t  lu i  donner sans cesse la

pet i te  ch iquenaude qu i  le  fe ra  p rogresser  d tun  c ran .  Po in t  n res t  beso in  i c i  de

recour i r  à  des  agents  ex tér ieurs  pour  fa i re  avancer  I rac t ion ,  aux  s t ra tagèmes
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et  aux  pér ipé t ies  dont  nous  avons  fa i t  p lus  haut  l t inventa i re .  L 'ensemble  donne

une impression beaucoup plus grande de naÈurel.  Cette impression se retrouve

dans la manière dont sont câmpés les personnages.

Les  personnages

Pourtant le prologue et le roman lui-mêrne nous proposent des f igu-

res  en  tou t  po in t  ex t raord ina i res  e t  t radu isent  eux  auss i  un  goût  man i fes te

pour  les  des t inées  except ionne l les  I  m, : i s  on  ne  t rouve pas  ic i  un  dé fau t  qu i

marque Ia plupart  des personnages de Renate Fuchs. Des âtres cortrne Renate sont

dtapparence coûrrnune et i ls ont cependant un dest. in hors du cbmmun ;  i ls évo-

luent  dans  1 'un ivers  de  la  v ie  courante  e t  y  accompl issent  des  prod iges .  Cres t

pourquo i  i l  y  a  s i  souvent  un  h ia tus  en t re  ce  qur i l s  sonE e t  ce  qu ' i l s  fon t .

Ces  personnages ne  co ïnc ident  pas  avec  leur  rô le ,  i l s  semblen t  a r t i f i c ie ls  e t

leurs  ac tes  démesurément  amPl i f iês .

Dans Les Jui fs de Zirndorf  au cont.raire,  les pr incipaux Personnages

s o n t  v r a i s .  C e r t e s ,  i 1 s  a c c o m p l i s s e n t  e u x  a u s s i  d e s  p r o u e s s e s ,  m a i s  c e s  p r o u e s -

ses  sont  à  leur  mesure  car  i l s  sonÈ rée l lement  des  ê t res  ex t raord ina i res

échappant aux nonnes du quot idien. Avec eux, on pénètre dans un autre monde.Qui,

s e l o n  l e  c a s ,  e s E  c e l u i  d e  I a  l é g e n d e ,  d u  m y t h e  o u  d e s  r e l i g i o n s .

La f igure de Sabbatai  Zevl-  qui  dornine le prologue nrest jamais pré-

sentée  d i rec tement ,  ma is  les  nouve l les  e t  les  rumeurs  qu i  s tac .cumulen t  à  son

su je t  supp léent  à  l tabsence phys ique.  E l les  c réent  au tour  du  lV ' less ie  un  ha lo  de

gloire et de légende et imposenE une vision fascinante de la Eerre lointaine

des  re l ig ions .  Zachar ias  Naar  qu i  annonce à  F i i r th  la  venue duMess ie  a  vêr i ta -

b lement  I 'en thous iasme d tun  prophète  e t ,  dans  la  synagogue sa  vo ix  a  les  ac-

cents  de  I 'Anc ien  Tes tament .  11  sa i t  t rouver  les  mots  e t  les  images quas i tma-

g iques  capab les  d tenÈra îner  les  fou les .  Quant  au  personnage cenÈra l  du  roman '

Agathon Geyer,  i l  nfest pas encore dépoui l lé -colmre dans le l ivre suivanE où

i l  réapparaîE- de toutes ses qual i tés surhumaines eE de tous ses dons surnatu-

re ls ;  ma lgré  les  d imens ions  te r res t res  que l rau teur  lu i  con fère  exPressément ,

i l  res te  lu i  auss i  une man ière  de  prophète ,  fa iseur  de  mi rac les '  annonc iaÈeur

drun monde. nouveau ;  le lecteur sai t  à quoi sfen tenir  sur son conPt.e. Toutes

ces  f igures  por ten t  l rempre in te  de  la  ré f lex ion  re l ig ieuse;  d rau t res ,  auss i

a t tachantes ,  por ten t  la  rnarque.du  merve i l leux  ou  de  la  légende.  I1  n 'es t  pas

rare que leur appari t ion donne l ieu à dtexcel lents déveloPPements.



- 343 -

TeI est le cas pour le chapitre XIV du roman qui nous raconte l  this-

toire de Baldewin Estr ich avec qui Wassermann réussit  à camper un très étrange

personnage dra lch imis te l  te les t  auss i  le  cas  pour  la  f in  du  roman où surg i t  la

f igure  inqu ié tan te  e t  én igmat ique deLou ib  I I  de  Bav iè re .  L 'évocat ion  des  der -

n ie rs  jours  du  ro i  fou  ne  manque pas  de  grandeur  ;  e l Ie  révè le  l rap t i tude de

l rau teur  à  pe indre  des  personnages hors  du  cenrmsn e t  à  esqu isser  des  s i tua t ions

except ionne l les  avec  une indén iab le  fo rce  de  conv ic t ion .

Les  héros  ar t i f i c ie l leuren t  g rand is  de  L tH is to i re  de  la  jeune E.enate

Fuchs  se  s iEuent  t rès  en  re t ra i t  par  rappor t  aux  f igures  cént ra les  des  Ju i fs

de  Z i rndor f  dont  p lus ieurs  témoignent  des  dons  de  v is ionna i re  de  l rau teur .

Cependant ,  no t re  ana lyse  ne  su f f i t  pas  à  rendre  compte  de .  tous  les

personnages du  roman.  A  cô té  de  ces  por t ra i ts  pu issauunent  dess inés ,  on  t rouve

des f igures  qu i  se  carac tér isen t . -par  une grande sobr ié té  e t  une grande dé l i -

ca tesse du  t ra i t .  La  jeune Rahe l  Nathan qu i  appara îË dans  le  p ro logue es t

à  p . lasser  dans  ceÈte  ca tégor ie .

Au rn i l ieu  du  dé l i re  généra l ,  e l le  v i t  in tensément  e t  en  s i lence sa

t ragéd ie  personne l le  de  f i l l e  sédu i te  e t  abandonnée.  L rau teur  nous  rappor te

son h is t .o i re  avec  une grande jus tesse de  ton  e t  un  sens  de  1a  mesure  qu i  con-

t ras te  avec  le  réc i t  ou t ré  des  aventures  rocambolesques que v iven t  cer ta ines

héro ines  d .  Eg. " !=_Jggt " .  Pour  Rahe1 Nathan tou t  s tacharne à  exaeerber  le

sent iment  d rabandon e t  de  déré l i c t ion .  Sa cond i t ion  de  jeune f i l l e  ju ive  qu i

a ime un garçon chré t ien  l tamène à  rompre  tous  les  l iens  fami l iaux ,  soc iaux

e t  r e l i g i e u x ,  m a i s ,  q u o i  q u r e l l e  f a s s e ,  e l l e  n e  p e u t  s f a t t a c h e r  c e l u i  q u r e l l e

a ime.  Le  fa i t  qure l le  a t tende un  en fan t  la  coupe un  peu p lus  encore  de  sa

couuuunauté .  Sa souf f rance Iu i  a r rache par fo is  des  paro les  c rue l les  :

"E l le  se  senta i t  re je tée  e t  poursu iv ie ,  condamnée à  suppor te r  seu le

l r i n f a m i e ,  l f o p p r e s s i o n ,  l t i n q u i é t u d e ,  l l e r r a n c e ( . . . ) n f f e  s o n g e a i t .  q u e  p o u r  u n e

j e u n e  f i l l e  j u i v e  i l  n r e x i s t e  ( e n  c e  m o n d e )  n i  p i t i é  n i  a s i l e "  ( l ) .

Rahel Nathan incarne non seulement le rnot i f  de la sol i tude, mais

aussi le moti f  éternel de I tamour malheureux et malgré tout approuvé. Ce per-

sonnage est empreint drune profonde vêri té psychologique et humaine. Rahel

( l )  D i e  J u d e n  v o n  Z i r n d o r f ,  p .  3 2
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est  t i ra i l lée  par  des  dés i rs  cont ra i res .  E l Ie  souha i te  fu i r  un  pays  où  tou t

1ui par le du bien-aimé et recherche pourtant Ia présence de L rétudiant inf i -

dèle. Ltamour st impose à el le coutrne une préoccupat ion exclusive qui domine

toûte sa vie intér ieure. 11 prête au monde son visage et donne aux nuages du

c i e l  l a  s i l h o u e t t e  d e  c e l u i  q r ' e l l e  a i m e  ( l ) .  L t a m o u r  r é d u i t  à  n é a n t  t o u t e s

les  au t res  va leurs  e t  con fère  à  la  jeune f i l l e  une é t range luc id i té .  Rahe l

res te  en  marge de  la  f ièv re  e t  de  1 'exc i ta t ion  qu i  s temparent  de  ceux  qu i  l ren-

touren t ,  e l le  ne  se  sent  pas  concernée par  l rappe l  duMess ie  e t  e l le  comprend

t r è s  v i t e  q u e  s e s  c o r e l i g i o n n a i r e s  s o n E  v i c t i r n e s  d t u n e  i l l u s i o n .  C r e s È  q u r e l l e

possède une va leur  sûre  - l tamour -  qu i  es t  pour  e l le  u r r "  no*L  avec  laque l le

e l le  peut  juger  le  monde qu i  I 'env i ronne e t  les  événements  qu i  se  dérou len t

sous  ses  yeux .  A  aucun moment ,  e l le  ne  met  en  doute  ce t te  va leur  de  l ramour

e t  même après  la  rup ture  dé f in i t i ve  e l le  reconnaî t  dans  sa  souf f rance une r i -

chesse.  L rau teur  nous  décr i t  a lo rs  son é ta t  d râme avec  des  rno ts  sobres  e t

j u s t e s :

"Sans doute  é ta ic -e l le  hébétée  e t  lasse ,  roa is  e I le  ressenta i t  en

e l Ie  que lque chose qu i  Ia  d is t ingua i t  ne t temenÈ de tou tes  les  au t res  ;  e l le  se

senta i t  p lus  nob le  e t  me i l leure ,  conmre consacrée par  Ia  pass ion  qure l le  ava i t

v é c u e "  ( 2 ) .

B ien  sûr ,  on  t rouvera  dans  Les  Ju i fs  de  Z i rndor f  d rau t res  f igures

qui,  par leur dest inée romanesque, annoncent les Renate Fuchs et Peter Grau-

mann à  ven i r .  A ins i ,  Jeanet te  Lôwengard ,  dé jà  épr ise  de  vér i té  e t  chercheur

d 'abso lu ,  es t  l tancêt re  reconna issab le  de  Renate  e l le -nême.  On peut  a f f i rmer

cependanË que Les  Ju i fs  de  Z i rndor f  se  d isL inguent  par  l r in tens i té  de  la  v i -

s ion dont témoignenl certàins por. trai ts réel lenent puissants et convaincanËs,

a ins i  que par  l .a  f inesse e t  la  sobr ié té  de  l rana lyse  psycho log ique avec  les -

que l les  sont  campées que lques  au t res  f igures .  Ces  deux  qua l i tês  complémenta i -

res  -pu issance eE sobr ié té -  se  re t rouvent  dans  le  s ty le .

( l )

( 2 )

I b i d . ,  p .  3 1 .

ï b i d . ,  p .  7 3 .
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La forme

AuÈanË beaucoup droeuvres de jeunesse de lJassertrann peuvent sembler

convent ionnel les, autant on trouvera dans le prologue de ce roman et le roman

lui-rnêrne de nombreux passages bien venus, composés dans un style r iche et v i-

goureux  où  l tau teur  u t i l i se  avec  hab i le té  les  ressources  du  langage.

De la  masse du  réc i t  émergent  touÈ drabord  cerEa ines  pages man i fes-

tement  insp i rées  de  l rAnc ien  Tes tament  dont  e l les  ten ten t ,  souvent  avec  bonheur

d r é p o u s e r  I e  s È y l e  e t  d e  r e c r é e r  l r a t m o s p h è r e .

L r i n f l u e n c e  d e  I ' A n c i e n  T e s t a m e n t  s e  l i t  d ' a i l l e u r s  à  d i f f ê r e n t s

n iveaux ,  Eantô t  dans  des  passages débordant ,  d r imag ina t ion  poét ique '  tan tô t

dans  les^paro les  pass ionnées e t  en f la rnmoées de  Zachar ias  Naar .  A ins i  f  imag ina-

t ion  poét ique se  cornp la îÈ  à  décr i re  les  cadeaux o f fe r ts  à  Rahe l  Nathan ( l )  qu i '

se lon  la  rumeur  pub l iqueydo i t  donner  na issance à  la  f iancée duMess ie .  Les

p lus  r i ches  présents  s raccumulen t  aux  p ieds  de  la  jeune f i1 le  :  o r  e t  a rgent '

p ie r re r ies  e t  b i joux  aux  cou leurs  e t '  aux  fo rmes inso l i tes ,  t i ssus  préc ieux ,

dauas,  ve lours  e t  b rocar ts ,  cu i rs  f inement  t rava i l lés ,  ce in tu res ,  vo i les ,  bou-

c les  e t  pendent i f s .  L rénuméra t ion  ne  donne nu l lement  i c i  l t impress ion  d tune

accumula t ion  gra tu i te .  Ce sont  tous  les  t résors  légenda i res  de  l rOr ienÈ,  êE l

p l i f iés  par  l t imag ina t ion ,  que veut  suggérer  la  r i chesse de  la  langue.  On peuE

donc par le r  d tune concordance en t re  le  sÈy le  e t  ce  qu ' i l  veu t  expr imer .

pour  ce  qu i  es t  des  paro les  de  Zachar ias  Naar ,  c res t  un  vér i tab le

souff le prophét ique qui les anime. Le premier sermon à la synagogue' Pour

prendre  l rexemple  le  p lus  f rappant  (2 ) ,  cons t i tue  un  vér i tab le  morceau de

bravoure .  Par fo is ,  ce  sont  les  express ions  e t  les  tournures  mêmes de la  B ib le

qu i  ressurg issent :  " la  co lè re  du  Se igneur "  qu i  menace les  imp ies ,  " les  aveu-

g les  dont  les  yeux  s rouvr i ron t /1 ,  e t  " les  sourds  dont  les  o re i l les  en tendront " .

par fo is r  l rau teur  emprunte  aux  Ecr i tu res  des  images de  ca tac lysme ou des  ima-

ges  de  fé l i c i té  qu ' i l  oppose les  unes  aux  au t res .  Le  chât iment  des  in f idè les

es t  décr i t  dans  une langue qu i  accumule  les  v is ions  te r r i f ian tes  :

t t les  montagnes se  meEt ron t .  à  t rembler  ,  I tango isse  des  ténèbres t t .
' s té tendra  

sur  le  monde eÈ on senÉi ra  t 'monter  Ia  puanteur  des  cadavres t t

( l )  I b i d . ,  p .  l 3  e t  1 4 .

( 2 )  P r o l o g u e ,  p .  l 3 - 1 5 .
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amonce lés .  Aux  é lus ,  par  cont re ,  s to f f r i ron t  " les  pâ turages"  f leur is  au  p ied

du mont  Carmel .  Zachar ias  Naar  possède le  don de  cont ra indre  la  fou le  à  1 ré-

c o u t e r ,  d e  l a  f a s c i n e r  p a r  u n  f l o t  d e  p a r o l e s  p é n é t r a n t e s .  S o n  d i s c o u r s ,  b â t i

en  t ro is  par t ies ,  p répare  hab i le ruent  l raud i to i re  à  recevo i r  la  révé la t ion  f i -

na le .  Sur  un  ton  accusateur ,  i l  dénonce d 'abord  les  innombrab les  souf f rances

des Ju i fs  ;  ses  premières  phrases  o f f ren t ,  en  un  raccourc i  sa is issanË,  un  in -

v e n t a i r e  d e s  m a n i f e s t a t i o n s  l e s  p l u s  o d i e u s e s  d e  l r a n t i s é n i t i s m e .  P u i s  c r e s t

l tannonce du  chât iment  pour  tous  ceux  qu i  se  sont  rendus  coupab les  d ' in jus t i -

ce  e t  qu i  son t  désormais  menacés  par  les  f léaux  évoqués p lus  haut .  Enf in ,  pour

tous  ceux  qu i  écouten t  Zachar ias  Naar ,  c res t  la  p romesse de : la  récompense,  du

re tour  dans  la  te r re  des  ancêt res  où  les  a t tend leMess ie  Sabbata i  Zev i .

Cet te  harangue,  tou t  coûme 1 'é tonnante  pr iè re  que prononce que l -

ques  pages p lus  lo in  le  même personnage désormais  assa i l l i  par  Ie  doute ,  êÈ-

te ignent  à  une rée l le  g randeur .  On ob jec tera  peut -ê t re ,  non sans  ra ison,  que

leur  modè1e es t  t rop  fac i lement  ident i f iab le .

f  On ne  saura iÈ  par  cont re  ob jec ter  r ien  de  Le l  à  p ropos  des  passages

où Wassermann décr i t  les  réac t ions  de  la  fou le  aux  nouve l les  qu i  a r r i ven t

d r O r i e n t .  O n  n e  p o u r r a  d é n i e r  i c i  à  l r a u t e u r  l a  p a r t  d ' o r i g i n a l i t é  q u i  l u i

rev ien t  e t  qu ' i I  conv ienÈ de met t re  en  re l ie f .

Wasseruann fa i t  p reuve en l toccur renced 'une maî t , r i se  par fa i te  de

l r a r t  d e  l a  g r a d a r i o n .  P a r  é t a p e s  s u c c e s s i v e s ,  o n  s ' a c h e m i n e  v e r s  1 ' h a l l u c i -

n a t i o n  e t  l e  d é l i r e  c o l l e c t i f s .  C e s  d i f f é r e n t e s  é t a p e s  s o n t  s o u l i g n é e s  p a r

des remarques incorporées au réci t  et  qui  prouvent que Ie romancier a conçu

avec  une grande r igueur  la  p rogress ion  de  l rac t ion  :

" A i n s i ,  l r e x c i t a L i o n  d e s  e s p r i E s  n e  c e s s a i t  d e  c r o î t , r e "  ( l ) .

" L t e f f e r v e s c e n c e  d e s  e s p r i t s  s r a m p l i f i a i t  d e  p l u s  e n  p l u s ,  o n  e t t

d i t  un  raz-de-marée"  (2 ) .

aue lques  pages p lus

e t  e n f i n  c ' e s t  " l r a n a r c h i e  q u i

l o i n  i l  e s t  q u e s t i o n  d e  " c e s  j o u r s  d e  f o l i e "  ( 3 )

n ' a  j a m a i s  a u t a n t  m e n a c é  l e  p e u p l e "  ( 4 ) .

( l )

( 2 )

(3 )

I b i d . ,  p .  3 9 .

I b i d . ,  p .  4 4 .

I b i d . ,  p . 48 .

50 .( 4 )  I b i d . ,  p .
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C r e s t  b i e n  e n  e f f e È  d e  c e l a  q u t i l  s t a g i t .  L e  p r o l o g u e  d u  l i v r e  m o n -

Ere cornment  ce quton prend au début  pour  de l renthousiasme re l ig ieux tourne

rap idemen t  à  I ' i l l us ion ,  pu i s  revê t  I a  f o rme  d run  dé l i r e  géné ra l i sé  qu i  menace

j u s q u r a u x  f o n d e m e n t s  d e  l a  s o c i é t é .  L e s  s c è n e s  s a i s i s s a n t e s  s t a c c u m u l e n t ,  r e s -

t i t u a n t  d ' a b o r d  I e  s p e c t a c l e  d e s  p r e m i e r s  e x c è s  q u i  s o n t  l e  f a i t  d f i n d i v i d u s

i s o l é s  :  l a  s c à n e  d u  j u g e  q u i  " s f e s t  e n f o u i  d a n s  l a  t e r r e  j u s q u t a u  c o u "  ( l )

P o u r  s e  m o r t i f i e r  e t  c h a n t e r  a i n s i  l e s  l o u a n g e s  d u M e s s i e ,  1 a  s c è n e  d u  " b o u r g -

m e s t r e  d e s  J u i f s "  q t i  s e  f l a g e l l e  s u r  l a  p l a c e  p u b l i q u e  ( 2 ) .  C e s  a t t i t u d e s  t r a -

du i sen t  dé jà  des  dév ia t i ons  morb ides  du  sen t imen t  re l i g i eux  e r  son t  1es  symprd -

mes  a la rman ts  d rune  fo l i e  qu i  a t t e i n t  son  pa roxysme que lques l  pages  p lus  1o in ,

dans Ia demeure du grand rabbin lu i -nêne (3)  .  La confusion est  a lors por tée à

son comble et  Wassermann parv ient  à bât i r  une scène vér i tablement  démoniaque

qu i  se  dé rou le  sous  Ia  l un iè re  i nqu ié tan te  de  1a  fo l i e .  L ' o rg ie  y  cô to ie  l e

fanaÈ isme  re l i g i eux ,  I a  f e r veu r ,  l e  sac r i l ège ;  à  l a  p r i è re  se  mâ len t  l es  pa ro -

l es  l asc i ves .  Le  sen t imen t  de  l i bé ra t i on  dégénè re  en  fu reu r  de  v i v re ,  l r espé -

rance  se  mue  en  appé t i t  f r éné t i que  de  j ou i ssance  ou  en  fu reu r  dévas ta t r i ce .

Ce  passage  possède  un  ca rac tè re  d rau tan t  p lus  p renan t  e t  ango i ssan t
' qu r i l  

ne  peu t .  ê t re  m is  au  nombre  de  ces  scènes  à  e f f e t  don t  l r au teu r  a  pa r fo i s

a b u s é .  I l  n e  s ' a g i t  p a s  i c i  d ' u n e  s i m p l e  v i r t u o s i t é  e È  d u  s i m p l e  d é s i r  d e  s é -

du i re  l e  l ec teu r .

La  scène  a  une  po r tée  beaucoup  p lus  g rande .  E l l e  p ro je t t e  su r  l es

ô t res  un  éc la i rage  c ru  qu i  me t  à  j ou r  ce r ta ins  rep l i s  hab i t ue l l emeng  cachés

de  l eu r  pe rsonna l i t é . .D ra i l l eu rs ,  l r au teu r  l u i -même nous  i nv i t e  à  comprend re

par quel  mécanisme psychologique ces êt res peuvent  devenir  Èout  le  contra i re

d e  c e  q u t i l s  é t a i e n t .  I l  p a r l e  d r e u x  c o m m e  d e  c e s  " e s c l a v e s  t i m i d e s "  q u i ,

" souda in  l i bé rés " ,  sombren t  dans  "une  l i cence  sauvage" (4 ) .  La  f o l i e  qu i  s tem-

pa re  de  tous  ces  pe rsonnages  dévo i l e  en  dé f i n i t i ve  l r ex t rême  f rag i l i t é  des

comportement ,s  humains.  Tout  ce que ces indiv idus ont  caché en eux se l ibère

s o u d a i n  e t  c t e s t  a l o r s  l e  r è g n e  d e  l a  f r é n é s i e  e t  d e  I a  p e r v e r s i t é .  P a r - d e l à

( l )  I b i d . ,  p .  3 1 .

( 2 )  l b i d .

( 3 )  l b i d .

,  p .  34 /35 .

,  p .  3 7  s q .

( 4 )  I b i d . ,  p .  37 .
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l a  f rag i l i té  des  compor tements  ind iv idue ls ,

fa i t  éga lement  appara î t re ,  dans  tou tes  les

le  p ro logue des  Ju i fs  de  Z i rndor f

scènes qu i  su i l ' en t ,  1a  f rag i l i té

des  i ns t i t u t i ons  huma ines  e l l es -mêmes .

La  fo l i e  qu i  s res t  emparée  de  l a  pe t i t e  co r rnunauËé  j u i ve  de  Fû r th

e t  qu i  f a i t  t ache  d rhu i l e ,  démon t re  à  que l  po in t  l a  v i e  soc ia le  repose  su r  un

êqu i l i b re  p réca i re  e t  pe rpé tue l l e rnenÈ  menacé .  Nous  avons  i c i  p l us  que  l es

b r i l l an tes  p rouesses  d 'un  romanc ie r  hab i l e  ;  nous  avons  devan t  nous  l a  t r ans -

c r i p t i on  en  images  sa i s i ssan tes  d ' une  v i s i on  d i sha rmon ieuse  de  I ' hon rne  que

l t au teu r  conço i t  co rnme  un  ê t re  f ac i l emenÈ éga ré  e t  déso r i en té ,  po r teu r  de  dan -

ge reuses  pu l s i ons .  Le  fond  ténéb reux  des  pe rsonnes  se  révè le1  à  ce r ta ins  momen ts

p r i v i l é g i é s  d e  l r h i s t o i r e ,  d a n s  d e s  p é r i o d e s  d e  c r i s e ,  d e  f a n a t i s m e  o u  a u  c o e u r

des  mouvemen ts  de  fou le  spon tanés  eË  i ncon t rô lés .  Le  p ro logue  es t  p l ae .é  sous

le  s i gne  d tune  ha l l uc ina t i on  d to r i g i ne  re l i g i euse  ;  l e  chap i t r e  X IV  du  roman

nous  déc r i t ,  avec  une  fo rce  éga le ,  une  au t re  f o rme  d rha l l uc ina t i on ;  ï 1  s rag i t

d e  1 r é p i s o d e  c o n s a c r é  à  l r a l c h i m i s t e  B a l d e w i n  E s t r i c h .

Cet  autre morceau de bravoure est  rnené à une cadence infernale, , .

En  d i s t r i buan t  au  peup le  de  Nuremberg  I t o r  qu t i l  a  réuss i  à  f ab r i que r ,  I t a l -

ch im is te  décha îne  des  fo rces  sauvages  don t  i l  es t  I a  p reu r i è re  v i c t ime .  Ba ldew in

Estr ich se t rouve i rnrnédiatement  cerné par  une t tarmée dthomnes et  de femmes vo-

c i f é r a n t s f . . . ) q u i  p o r t e n t .  s u r  l e u r  v i s a g e  l a  m a r q u e  d e  l a  m o r t  e t  d u  c r i m e ,

p a r  d e s  g a i l l a r d s  e n  h a i l l o n s ,  p i e d s  n u s ,  d é p o i t r a i l l é s "  ( l ) .  I r r é s i s t i b l e m e n t ,

ceELe  fou le  "poussée  pa r  des  i ns t i nc t s  mons t rueux "  (2 ) ,  s ren f l e  e t  sombre  dans

une  vé r i t ab le  démence  ;  " t ous  l es  appé t i t . s  re fou lés  de  Ia  popu lace  se  l i bè ren t

e n  l r e s p a c e  d e  q u e l q u e s  m i n u t e s "  ( 3 ) .  C r e s t  a l o r s  l e  s p e c t a c l e  p r e s q u e  i n s o u -

tenab le  du  l ynchage  de  l t a l ch i rn i s te  e t  de  l a  f o l i e  de  des t . ruc t i on  qu i  s tempare

de la foule égarée.  Wassermann sai t  peindre avec une Erès grande intensi té

ces  scènes  de  vengeance  aveug le ,  de  p i l l age ,  de  pog rome  ou  d ' i ncend ie .  I l  mon -

t . re comment,  à par t i r  des s imples at t roupements du débuÈrse développe une vér i -

table émeute,  i1  rend avec habi le té les mouvements désordonnés et  contradic-

t o i r es  de  l a  f ou le ,  l es  heu r t s  v i o l en ts  avec  l a  po l i ce ,  l a  pan igue .

( l )  D i e  J u d e n  v o n  Z i r n d o r f ,  p . 3 7 O .

( 2 )  I b i d . ,  p . 37r .

372.( 3 )  ï b i d . ,  p .
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On es t  t rès  é lo igné dans  ces  pages ,  des  s t ra tagèures  un  peu-  cour ts
e t  des  s i tua t ions  ar t i f i c ie l les  par  lesque ls  1e  romanc ier  popu la i re  p ré tend

susc i te r  des  réac t ions  de  peur .  On a tÈe in t  au  paroxysme de la  v io lence,  ma is
ces  scènes donnenE l t impress ion  de  la  vér i ré .  La  v io lence nry  es t  pas  gra tu i -

te ou simplement mal motivée. Wassermann montre que 1'homme Ia porte en lui-

même e t  qure l le  peut  à  tou t  ins tan t  se  l ibérer .  Le  lec teur  se  sent  d i rec tement

concerné par  ces  révé la t ions  d tune vér i té  t r i s tement  humaine  ( l ) .

Une semblab le  impress ion  de  vér i té  se  dégage du  cadre  généra l  de

l rac t ion .  On se  souv ien t  des  décors  fac t i ces  de  Renate  Fuc l rs  qu i  ne  se  jus t i -

f ien t  qu 'en  fonc t ion  du  rô Ie  que le  romanc ier  leur  ass igne dans  le  déve loppe-

ment  de  f  in t r igue ,  de  ces  "décors -ou t i1s"  q , r i  ne  sont  là  que pour  s raccorder

serv i lement  avec  te l le  s iËuat ion  ou  avec  te l  événeuent .  Dans Les  Ju i fs  de

Z i rndor f '  au  cont ra i re ,  le  décor  a  une ex is tence au tonome,  ce  qu i  ne  s ign i f ie

d r a i l l e u r s  p a s  q u t i l  c o n s t i t u e  u n  é l é m e n t  j u x È a p o s é ,  m a 1  i n t é g r é  à  l t a c t i o n .

On remarque drabord  la  g rande préc is ion  de  Ia  loca l i sa t ion  géogra-

phique soul ignée dès le début du pécit .  La première page fai t  abondammeng

appel aux noms de vi l les -NqeOberg, Al tenberg, Kadolzburg- ou de r iv ières
-Redn i tz  e t  Pegn iËz- .  Cres t .  en  Francon ie  que se  dérou le  la  to t .a l i té  de  I t in -

t r igue  du  pro logue e t  la  p lus  g rande par t ie  4e  l tac t ion  du  roman lu i rnême.

Lrau teur  es t  l ié  par  la  réa l i té  du  paysage f rancon ien ,  i l  cherche,  par  le  s ty -

l e r à  e n  é p o u s e r  l e s  c o n t o u r s ,  à  e n  r e s t i t u e r  l a  s i r n p l i c i t é  e t  p r e s q u e  l r a u s t é -

r i té .  De 1à  prov iennent  ces  descr ip t ions  sobres  e t  dépou i l lées  qu i  con t ras ten t

( l )  S .  B i n g  a  s o u l i g n é  c e t  a s p e c t  d u  l i v r e :  " R e i c h  a n  P r o f i l e n  i s t  d i e s e s
Buch ;  i iberreich an Gesichten. Die Vielst i runigkeit  schri l ler StraBenszenen
steigert  nur den Eindruck der Einsamkeit ,  die es umgibt.  Der Brand. der
Ni irnberger Lorenzkirche J.. . . t  der Volksauf lauf uur dàn "Goldf inder" :  Mas-
senaufgebot  ep ischer  Brav tu t , 'd i .  doch h in te r  dem d i i s te ren  Glanz  des  inne-
ren  Vorgangs zur i i cks teh t ' r  r  op .  c i t .  ,  p .  I08 .
! t r .  Voegel i  écr i t  pour sa paTi- l -Tn solchen Visionen ki inder sich der
spâtere  lJassermann an.  Es  s ind  h ingeseh leuder te  Wor tquader , ( . . . )B i lder  aus
Ba l lungen ge f i ig t ,  vom Ansturm e iner  unausgesetz ten  fo lge  von Ges ich ten
gepe in ig t ,  Rubenscher  HôI lens turz  in  d ie  Sprache gebannt " ,  Jakob Wasser -
mann und die TËgheit  des Herzens, p. 62.
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avec les notat ions tapageuses que nous trouvons dans

des grandes mét ropo les  de  Mun ich  e t  de  V ienne.

Renate Fuctre à propos

Une  f ro ide  énuméra t i on  su f f i t  à  évoque r  1a  ban l i eue  i ndus t r i e l l e

de Fi i r th  :

" L e  p a y s a g e  s t é t e n d a i t ,  p l a t  e t  d é s o 1 é . . . ,  d e s  h a n g a r s  p o u r  l o c o -

m o t i v e s ,  u n e  c l ô t u r e  e f f o n d r é e ,  d e s  r a i l s  e n t r e m ê l é s . . "  ( l ) .

Le  paysage  es t  souven t  pe rçu  dans  l a  t r i s t esse  e t  l a  f i x i t é  de

I ' h i v e r ,  s a i s o n  q u i  s t a c c o r d e  l e  m i e u x  a v e c  l a  s é v é r i t é  e t  l a  m o n o t o n i e  g é -

né ra les  de  l a  rég ion  :

" (On  voya i t )  çà  e t  1à  un  v i l l age  enve loppé  de  b iume ,  comme t rans i

d e  f r o i d . . .  D e  t e m p s  à  a u t r e ,  u n  b o s q u e t  é m e r g e a i t  à  l t h o r i z o n ,  l e  c i e l  é t a i t

i m m o b i l e "  ( 2 ) .

On  re t rouve  p resque  tou jou rs  dans  l a  p résen taË ion  du  paysage . .  l e

p rocédé  de  1 'énuméra t i on .  Le  romanc ie r  en reg i s t re  e t  t r ansc r i t  un  à  un  l es

d i f f é ren ts  é Iémen ts  du  tab leau ,  sans  que  l a  pensée  ou  f  i r nag ina t i on  t r ans fo r -

men t  ou  en r i ch i ssen t  l a  v i s i on  f ug i t i ve  de  l r i ns tan t .  Ce t  e f f o r t  de  f i xa t i on

iu rméd iaÈe  des  sensa t i ons  n resÈ  pas  sans  rappe le r  l r a r t  d i sc re t  e t  l a  t echn ique

dé l i ca te  des impress ionn i s tes .Le  débuÈ  du  chap i t r e  ) (V t I I  en  donne  une  exce l -

l en te  i l l us t ra t i on  (3 ) .  Au  cou rs  de  son  voyage  en  t ra in  de  Fû r rh  à  Mun ich ,

Agathon Geyer perçoi t  coutrne dans un éc la i r  les mul t ip les composantes du paysa-

ge .  Ces  composan tes  son t  évoquées  au  fu r  e t  à  mesu re  qu te l l es  ap -

pa ra i ssen t ,  t ou t  j us te  accompagnées  d 'un  ad jec t i f  ou  d ' une  no ta t i on  rap ide

Qu i  t r adu i sen t  " l t imp ress ion "  i ns tan tanée  qu fe l l es  f on t  su r  l a  sens ib i l i t é

du personnage :

f i x e r  I t i m a g e  d e  c e s  v i l l a g e s  q u i  s r a c c r o -

douces  des  co l l ines( .  .  . ) ,  d .  ces  v i l les  qu i

"AgaEhon cherchai t  à

chaient  anxieusement  aux pentes

sembla ien t  seu lement ,  s réve i I le r " .

( r )

(2 )

(3 )

Die  Juden von Z i rndor f ,  p . 342 .

I b i d .  ,  p . 284 .

44 r .I b i d .  ,  p .
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Tous ces  paysages f rancon iens  sonÈ drune sobr ié té  sévère ,  ma is

i ls possèdent pour l rauteur lui-urême et pour ses personnages un charme caché.

Sous leur  f i x i té  apparente ,  on  ressent  Ia  pu lsa t ion  de  la  v ie .  A  la  po in te

du jour ,  la  "p la ine  semble  s té t i re r  eÈ é tendre  ses  membres"  ( l ) .  Ce lu i  qu i

regarde le  "pays  p la t "  ,d 'un  oe i l  aver t i ,  pour ra  "vo i r  la  te r re  resp i re r

coûrme un âtre humain" (2).  Mais la Franconie ne l ivre vér i tablement ses se-

c re ts  qurà  ceux  qu i  y  sont  nés  e t  qu i  son t  a t tachés  à  e1 le  par  les  l iens

mystér ieux  de  l rappar tenance.  Dans la  ban l ieue pour tan t  te rne  e t  g r ise  de

Ft r th ,  Bo jesen re t rouve " les  souven i rs  de  l ren fance"  e t  éprouve presque le

" m a l  d u  p a y s "  ( 3 ) .  D e v a n t  l e  p a y s a g e  d e  n e i g e  p é t r i f i é  p a r : 1 ' h i v e r ,  A g a t h o n

Geyer  comprend "conme i l  a ime ce t te  rég ion  qu i  es t  sa  pa t r ie "  (4 )

Ce thème de l rappar tenance au  pays  na ta l  cons t i tue  un

beaux mot i fs  de  l roeuvre .  Mis  en  va leur  dès  les  p remières  l ignes

i l  donne l ieu  à  de  rou l t ip les  var ia t ions  au  cours  du  réc i t .

0""  n f . r "

du  p ro logue ,

La tou te  p remière  phrase du  l i v re ,  ma jes tueuse e t  amp1e,  esÈ un

vér i tab le  chant  à  la  g lo i re  de  la  pe t i te  pa t r ie  dont  Ie  temps ne  peut  a f f .4Û, -

b l i r  l r a t t r a i t ,  d o n t  1 t ê t r e  h u m a i n  e s t  " l e  f i l s ,  p o u r  a i n s i  d i r e  l a  p r o p r i é t é ,

p é t r i e  d e  s o n  a r g i l e "  ( 5 ) .  C r e s t  p a r  c e  b i a i s  q u e  l e  p a y s a g e  s e  t r o u v e  p a r f a i -

tement  in tégré  à  l rac t ion .

Dans Renate Fuchs, la nature int .ervienË courne un élément extér ieur,

ar t i f i c i e l l emen t  acco rdé  avec  l es  é ta t s  d râme ,  e l l e  se  f a i t  h i ve rna le  quand

I ' hé ro ine  es t  t r i s t e ,  p r i n tan iè re  pou r  accompagner  l e  bonheu r .  A  p ropos  des

Ju i fs  de  Z i rndor f ,  on  par le ra  éga le rnent  d rharmon ie  en t re  la  naEure  e t  les

é ta ts  d 'âme,  ma is  i l  ne  s tag iÈ  pas  ic i  d 'une harmon ie  de  c i rcons tance.

Ent re  l thomme e t  la  te r re  qu i  le  porÈe,  i l  ex is te  tou t  un  jeu

subt i l  de  cor respondances ,  une vér i tab le  synb iose  qu i  es t  comparab le  à  1 ru-

n ion  de  deux  organ ismes.  Cres t  ce  que ressent .  d rune man ière  in tu i t i ve  l ren-

fant Benjamin, au début du prologue. Au rni l ieu des adultes qui ne rêvent que

( l )  I b i d . ,  p ;  4 5 .

( 2 )  ï b i d . ;  p .  3 4 .

( 3 )  I b i d . ,  p .

( 4 )  ï b i d . r  p .

342.

328.

(5 )  I ! t 3 . ,  p .  3 .
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d 'un  dépar t  dé f in i t i f  pour  la  Ie r re  p romise ,  i l  comprend que Ia  Ter re  p romise ,

c tes t .  p rée isérnent  la  Francon ie  na ta le  :

"Au fond i l  sou f f ra i t  de  devo i r  qu i t te r  ces  champs( . . . )C 'é ta i t  s i

b e a u  i c i .  C o m n e  l e  p a y s  s ' é t a l a i t '  v a s t e  e t  p a i s i b l e ! "  ( l ) .

Cres t  auss i  ce  que f in issent  par  conprendre  les  descendants  des

Ju i fs  de  F i i r th ,  désormais  ins ta l lés  à  Z i rndor f .  Lçs  champs "décup len t  la

semence qu i  leur  es t  con f iée"  (2 )  e t  chacun se  d i t  que "ce t te  cont rée  es t

be l le  e t  p le ine  d fune poés ie  iuméd ia te  pour  ce lu i  à  qu i  e l le  a  donné le

j o u r "  ( 2 ) .

Un te l  décor  n ta  r ien  à  vo i r  avec  une s i rnp le  to i le  de  fond sur

1aque l le  s t inscr iven t  les  ex is tences  romanesques.  11  rnodè le  1es  personnes '

dé termine leur  aÈt i tude devant  la  v ie  eE quand i l  in te rv ien t  dans  1e  cours

des  événements  ce  n tes t  pas  à  la  man ière  drun  agent  ex té r ieur  qu i  vo le ra i t

au  secours  d 'une ac t ion  dé jà  engagée,  ma is  commeUne des  données essent ie l les

s a n s  l a q u e l l e  l r a c Ë i o n  n r e x i s t e r a i t  p a s .  U n  p a s s a g e  d u  p r o l o g u e ,  l a  t r a v e r -

s é e  d e  l a  f o r ê t ,  e s t  t r è s  i n s t r u c t i f  à  c e t  é g a r d  ( 3 ) .

La forêt ne fourni t  pas seulemenÈ un cadre pi t toresque au chemi-

nement  des  Ju i fs  qu i  qu i t ten t  leur  v i1 le  na ta le .  E l le  p rend Ia  fo rme d fun

véri table adversaire dont les émigrants doivent tr iompher et qui  accumule

l e s  d i f f i c u l r é s  s u r  l e u r  r o u t e  :  o b s c u r i t é ,  p r é e i p i c e s ,  t a i l l i s  i m p é n é t r a b l e s ,

f o n d r i è r e s  o ù  l e s  r o u e s  s ' e n l i s e n t .  L a  f o r â t  j o u e  i c i  u n  r ô I e  c a p i t a l .  E n

ef fe t ,  sans  ce  passager  le  sens  gênéra l  du  réc i t  se  t rouvera i t  cons idérab le -

ment  appauvr i  :  Ia  fo rêL ,  c tes t  en  que lque sor te  la  Eer re  na ta le  qu i  veu t

garder  les  s iens ,  gu i  re t ienË ceux  qu i  p ré tendent  s rex i le r .  En  ruu l t ip l ian t

les  obs tac les ,  e l le  veut  les  l ibérer  de  leur  i l l us ion .  Au même t i t re  que

l thq ,nrne ,  la  na ture  a  son rô le  à  jouer  dans  l rac t ion .

Le  pro logue des  Ju i fs  de  Z i rndor f  re t ien t  l ra t tenÈion  par  son

su je t  o r ig ina l ,  par  ses  personnages v igoureusemenE dess inés ,  Par  des  scànes

qu i  témoignent  d 'une grande in tens i té  de  la  v is ion  c réa t r i ce  ;  on  y  décè le

en ou t re  d t indén iab les  qua l i tés  d 'ana lyse  psycho log ique e t  sn  sens  incontes-

tab le  de  Ia  descr ip t ion .

( l )

( 2 )

(3 )

Pro logue,

I b i d . ,  p .

P .  5 8

8 5 .

Î b i d . ,  p .  73174 .
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Le  roman  l u i -même,  mo ins  sob re  e t  mo ins  réuss i i  se  passe  deux  cen ts

ans  p lus  t a rd ,  à  1 fépoque  moderne ,  e t  f a i t  v i v re  l es ' descendan ts  des  p rem ie rs

Ju i f  s  i ns ta l l és  à  Z i rndo r f  .  Co rme  dans  Rena te  Fuchs ,  I ^ l asse rmann  s t i n té resse

i c i  su r  p rès  de  4oo  pages  à  des  p rob lèmes  d fac tua l i t é ,  à  l a  s i t ua t i on  du  j u -

da i sme  moderne  e t  à  l a  soc ié té  de  son  temps .  Son  l i v re ,  margué  pa r  une  vo lon t .é

de  déu rons t ra t i on r  pa r  une  tendance  à  1a  p réd i ca t i on  mora le  e t  human i ta i re  ,  t ê -

vè le  un  tempéra rden t  pass ionné ,  souc ieux  d rexpose r  des  i dées ,  d tappo rce r  au

lec teu r  p lusqu tun  s imp le  d i ve r t i ssemen t .  En  l a  pe rsonne  d fAga thon  Geye r ,  l , I asse r -

mann  È race  l e  po r t ra i t  d tunMess ie  moderne  qu i  do i t  l i bé re r  sa  Eo r rmunau té .

L rana l yse  de  Rena te  Fuchs  e t  des  Ju i f s  de Al rn{or f  permet  de  met t re
en évidence les dons mul t ip les du romancier  débutant .

g ina t i on ,  son  hab i l e té  à  camper  des  pe rsonnages  e t  à

ma is  auss i  l es  dé fau ts  qu i  l e  gue t ten t ,  une  tendance

f a c i l i t é .

,  Ia  pu issance de  son ima-

d é c r i r e  d e s  s i t u a t i o n s ,

à  1a  surcharge e t  à  la

/
Dès l9OO, I{assermann nous apparaît ,  avec 1es dons et le tempérament

à  eer ta ins  égards  excess i fs  qu i  fe ron t  sa  réuss i te ,  comne un témoin  c r i t ique
de  son  temps ,  gu i  s r i n te r roge  vo lon t i e r s  su r  l es  p rob lèmes  du  monde

contemPorain,  co e un romancier  humani tâ i re dont  Agathon Geyer est  le  premier

Po r t . e -pa ro Ie ,  comme un  psycho logue  capab le  d ' an imer  une  mu l t i t ude  de  f i gu res

romanesques  t rès  d i ve rs i f i ées ,  comme un  con teu r  v i r t uose  d i sposan t  de  touEe

une gzrûme de moyens teehniques et .  dont  la  v ive i rnaginat ion t ranspose et  anpl i -

f i e  l es  données  du  rée l
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CHAPTTRE X

LE TE]'IOIN CRITIOIIE DE SON THMPS

LOCALISATION PES RECITS DANS LE TE}îPS ET DANS L 'ESPACE

Les  romans  de  l { asse rmann  res t i t uen t  p resque  tous  aux  l ec teu rs

l t i m a g e  d t u n  u n i v e r s  q u i  l e u r  e s t  f a m i l i e r .  D a n s  l a  g r a n d e  m a j o r i t é  d e s  c a s ,

I t ac t i on  a  Pou r  cad re  1 tépoque  con tempora ine  e t  l e  monde  a l l emand  ;  ce la

p e r m e t  d e  s o l l i c i t e r  d i r e c t e m e n t  1 e  p u b l i c  p a r  l a  p r é s e n t a t i o n  d f i n t r i g , u e s

e t  d e  p r o b l è m e s  c o n c r e t s  e t  i m m é d i a t e m e n t  a c c e s s i b l e s .

L r A l l e ne  b i smarck ienne ,  r , r i l he lm in ienne  e t  we imar ienne

A I 'except ion  de  que lques  incurs ions  dans  un  passé proche -avec

Gaspard  Hauser ,  Pâr  exemple  -ou  p lus  lo in ta in -  avec  D ie  Schwestern  ou  AIexan-
dre  à  Ba-by lone- ,  I ' r lassermann n ta  pas  persévéré-dans  Ia  vo ie  du  rosan h is to r i -
que ouveLÈe avec  1e  pro logue des  Ju i fs  de  Z i rndor f .  11  a  s i tué  l rac t ion  de
Ia  p luparÈ de  ses  romans dans  1 'A l lemagne b ismarck ienne,  w i lhe lmin ienne e t
we imar ienne.  En raccordant  les  unes  aux  au t res  les  in t r igues  de  ses  l i v res ,
i l  s e r a i t  p o s s i b l e  d e  r e c o n s t i Ë u e r  u n e  c h r o n o l o g i e  d e  I t h i s t o i r e  a l l e m a n d e
e n t r e  I B T O  e t  1 9 3 3 .  L e  d e r n i e r  t i e r s  d u  l 9 è m e  s i è c l e  r e v i t  d a n s  L e s  J u i f s  d e
Z i r n d o r f  ( 1 8 9 7 ) ,  L e  ! " I o l o c h  ( 1 9 0 2 ) ,  L ' H o m m e  d e  4 0  A n s  ( 1 9 1 3 )  e r  L e  B o n h o m m e
a u x  O i e s  ( 1 9 1 5 ) .  R e n a t e  F u c h s  ( l 9 O O )  e t  E r w i n  R e i n e r  ( l 9 l o )  n o u s  r e s t i r r r e n r

l e  Ë o u r n a n t  d u  s i è c l e ,  C h r i s t i a n  I l a h n s c h a f f e  ( 1 9 1 9 )  e t  u n e  p a r t i e  d e  L ' A f f a i r e
M a u r i z i u s  ( 1 9 2 8 ) ,  l e s  a n n é e s  d r a v a n t - g u e r r e .  L e s  d o u t e s  e t  l e s  i n c e r t i t u d e s

de l fA l lemagne d taprès-guer re  se  l i sen t  dans  Fabbr  (1924)  e t  dans  le  cyc le
du l ' l endekre is  (1920/1923) .  E tze l  Andergas t  (1931)  nous  res t i tue  la  façade
t rompeuse de  la "Pros_per i tâc 'e t . la  menace du  chaos  des  années 30 .

Cet te  énuméra t ion ,  dans  laque1 le  nous  avons  préc isé  à  desse in  1 'an-
née de  pub l ica t ion  des  d i f fé ren ts  romans,  fa i t  appara î t re  la  co inc idence qu i
ex isÈe la  p lupar t  du  temps en t re  la  da te  à  laque l le  s res t  p rodu i t  rée l lement
te l  ou  te l  événement  e t  1a  da te  à  laque l le  ce t  évênement  a  é té  décr i t  par
l r a u t e u r -  O n  s ' a p e r ç o i t  q u e  l a  t r a n s c r i p t i o n  r o m a n e s q u e  d e  I t h i s t o i r e  e s t
généra lement  Presque innnéd ia te .  Le  p lus  souvent , I {assermann s r in té resse à  une
matière contemPoraine et beaucoup de ses romans se présentent cormre des photo-

graph ies '  comme des  ins tan tanés  de  la  réa l i té .  Ce qu i  assure  un  f ranc  succès
à ces  t tZe i t romanet t ,  c tesÈ leur  va leur  de  repor tages  où  chacun peut  re t rouver
que lques-unes  de  ses  préoccupat ions  ac tue l les .
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Proches dans  1e  temps,  les  réc i ts  sont  éga lement  p roches  dans  l tes -

Pace.  I l s  se  dérou len t  Presque tous  dans  un  décor  qu i ,  pour  le  lec teur  de  lan-
gue a l lemande,  es t  un  décor  fami l ie r .

.  Dans  1es  prern iè res  oeuvres ,  c res t  sur tou t  l rA l lemagne du  Sud,  1 'Au-

t r i che  e t  la  Su isse  qu i  fourn issent  la  to i le  de  fond.  On reconnaî t  d is t inc te -

m e n t  l e s  l i e u x ,  l e s  v i l l e s  e t  l e s  p a y s a g e s  d a n s  l e s q u e l s  l t a u t e u r  a  p a s s é  s o n

e n f a n c e  e t  s a  j e u n e s s e .  L a  p a t r i e  f r a n c o n i e n n e  e s t  l r o b j e t  d e  l a  p l u s  g r a n d e

s o l l i c i t u d e .  L e s  v i l l e s  d e  N u r e m b e r g ,  d r A n s b a c h ,  d e  B a y r e u t h  e t  d f E s c h e n b a c h

const i tuent  le  théât re  de  1 'acÈ ion  dans  Les  Ju i fs  de  Z i rndoI f ,  Gaspard  Hauser

e t  Le  Bonhomme aux  Oies ,  tand is  que les  g randes v i l les  de  Mun ich ,  Zur ich  e t

V ienne fon t  l rob je t  de  descr ip t ions  minu t ieuses  dans le  Moloch e t  dans  Renate

Fuchs .

Avec  Chr is t ian  Wahnschaf fe ,  1e  cadre  géograph ique s 'é la rg iÈ  de  ma-

n iè re  sens ib le  e t  on  échappe aux  l im i tes  des  prov inces  rnér id iona les .  Jusque -

1à ,  Wassermann ava i t  pu  passer  pour  un  écr iva in  rég iona l i s te  e t  même pour  un

écr iva in  typ iquernenÈ f rancon ien ,  dé ,sormais .  i l  veu t  ê t . re  le  pe in t re  d tune

Al lemagne qu i  ne  lu i  ménage p lus .  ses  succès  e t  qu t i l  apprend à  mieux  connaî t re

au cours  de  ses  voyages e t  tournées  de  conférences .  L tac t ion  des  grands  l i v res

de 1 'âge mûr  se  passe en  Rhénan ie ,  comme pour  Chr is t ian  l . lahnschaf fe  ou  L ta f -

fa i re  Maur iz ius ,  à  Ber l in ,  comne pour  la  deux ième par t ie  d tE tze l  AndergasÈ.  A

p a r t i r  d e  l 9 2 O  I r A u t r i c h e  n e  j o u e  p l u s  q u t u n  r ô l e  s e c o n d a i r e ,  f o u r n i s s a n t  l e

décor  d 'un  un ique roman,  U l r i ke  l , t roy t i ch .

Une  nuance  d rexo t i sme

Quelques  Perspec t ives  p lus  vas tes  s rouvren t  sur  les  hor izons  é t ran-

gers .  La  Russ ie  éuvec  ses  fo rmidab les  prob lèmes soc iaux  e t  po l i t iques  fa i t

son  aPpar i t ion  dans  Chr is t ian  t {ahnschaf fe  ;  e1Lê es t  éga lement  évoquée dans

L r A f f a i r e  M a u r i z i u s  q u i  o p p o s e  p a r  a i l l e u r s  l r A m é r i q u e  e t  I ' E u r o p e .  L r A f r i q u e

fourn iÈ  dans  Le  Bonhomme aux  Oies  e t  E tze1 Andergas t  le  décor  d rune ac t ion

annexe :  Benda e t  l r len ,  déçus  tous  deux  par  la  méd l ioc r i té  de  l tA l lemagne,  y

t rouvent  une te r re  à  la  mesure  de  leurs  asp i ra t ions .  Dans La  t ro is ième Ex is ten-

ce  âe  JosePh Kerkhoven,  c tes t l r î1e  de  Java que le  héros  cho is i t  pour  y  res tau-

re r  son  équ i l ib re  psycho log ique.

A aucun moment cependant,  un univers étranger ne fourni t  le cadre

dtun  roman touÈ ent ie r  ;  sans  qu i t te r  sa  ca lme prov ince  ou  les  g randes méÈro-
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Po les  de  l r espace  ge rman ique  dans  l eque l  se  s i t ue  t ou jou rs  l e  cen t re  de  g ra -

v i t é  de  l r ac t i on ,  l e  l ec teu r  a l l emand  es t  s imp lemen t  i nv i t é  à  f a i r e  que lques

b rèves  i ncu rs ions  en  te r re  é t rangè re .

Au publ ic  a l lernand et  européen,  1es l ivres de l^ Iassermann of f rent

t o u t  j u s t e  c e  q u t i l  f a u t  d f e x o t i s m e  p o u r  a p a i s e r  l a  s o i f  d e  n o u v e a u t é  e t  t e -

n i r  l a  c u r i o s i t é  e n  h a l e i n e ,  m a i s ,  d e s  u n i v e r s  é t r a n g e r s ,  i l s  n e  l u i  r e s t i -

t uen t  que  ce  qu i  es t  p rop re  à  f r appe r  son  imag ina t i on  e t  ce  qu i  es t  l e  p lus

fac i l emen t  access ib le .  I 1s  re t i ennen t  e t  t r adu i sen t  en  images  f rappan tes  que l -

ques  g rands  p rob lèmes  s ign i f i ca t i f s  :  l es  aspec ts  1es  p lus  i nqu ié tan ts  du  mon-

d e  a m é r i c a i n ,  s o n  m a È é r i a l i s m e  e t  s o n  u r b a n i s a t i o n  i n s e n s é e ,  l e s  i n j u s t i c e s

s o c i a l e s  d e  l a  R u s s i e  t z a r i s t e .

Con fo rmémenË aux  rêves  e t  aux  p réoccupa t i ons  de  1 tè re  co lon ia le ,

1 'A f r i que  es t  évoquée  ( l )  à  l r a i de  de  que lques  images  s té réo typées  comme un

cont inent  inexploré,  comri le  un univers à la  fo is  dangereux et  p le in de promes-

ses .  Avan t  son  dépa rË  pou r  l tA f r i que ,  Benda  dép1 ie  une  ca r te  eË  exp l i que  à

Dan ie l  No tha f f t  :  "Tu  vo i s  ces  g randes  taches  b lanches  ?  N i  mon tagnes ,  n i

f l euves  n ry  son t  i nd iqué { . . . J r  ce  son t  des  rég ions  dans  l esque l l es  aucun  Eu ro -

p é e n  n t a  e n c o r e  p é n é t r é "  ( 2 ) .  U n e  f o i s  a r r i v é  à  d e s t i n a t i o n ,  i l  d o i t  a f f r o n t e r

u n e  s é r i e  d r é p r e u v e s ,  d e s t t f i è v r e s  s i x  m o i s  d e  l r a n n é e t t  e t  l a  m e n a c e  p r e s q u e

quot id ienne de  la  mor t  (3 ) .  Comme ce  sera  1e  cas  pour  l r len  dans  Etze l  Ander -

gas t ,  Benda ru ine  sa  santé  dans  ce t te  enûepr ise  aventureuse,  ma is  i1  fa i t

des  expér iences  i r remplaçab1es.  Le  monde a f r i ca in  révè1e 1es  deux  personnages

à eux-mêmes,  i l  leur  permet  de  déve lopper  tou tes  les  poss ib i l i tés  de  leur

ê t re  e t  leur  fourn i t  d ' inépu isab les  documents  d té tude.

Pour Joseph Kerkhoven le monde de Java présente à peu près le

même visage :  couleurs exoÈiques et populat ions aux coutumes étranges ,  mais

ic i  f  in té rê t  sc ien t i f ique  es t  p lus  g rand encore  e t  Kerkhoven peut  met t re  en

oeuvre  ÈouÈes Ges capac i tés  de  médec in  e t  d re thnographe.

( l )  CetEe évocaÈion  f la t ta i t  sans  doute  le  goût  de  beaucoup de  lec teurs  de
I , ' l assermann pour  1 'essenÈie l  i ssus  de  Ia  c lasse  bourgeo ise ,  seu le  ca tégo-
r ie  soc ia le  où  l ren t repr ise  co lon ia le ,  mo ins  popu la i re  en  A l lenagne qu ten
France,  susc i ta i t  que lque in té rê t

( 2 )  G â n s e m â n n c h e n ,  p .  l l O .

( 3 )  I b i d . ,  p .  5 l l .
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Ces  mondes  é t range rs  ne  son t  j ama is  des  mondes  he rmé t i ques  où  l r es -

p r i t  s ' é g a r e .  I l s  s o n t  i n s o l i t e s  e t  s é d u i s a n t s ,  m a i g  e n  m ê m e  t e m p s  a c c e s s i b l e s

et  cornme t ransparents.  Jamais on ne pénètre dans un univers vér i tablement  au-

t re pour  le  découvr i r  de  f  in té r ieur ,  comme cres t  par  exemple  le  cas ,  à

l a  même époque ,  chez  Hesse  ou  chez  Dôb1 in .  On  ne  t rouve  chez  l , l asse rmann  r l en

de  comparab le  à  I ' I nde  de  S iddha r ta  ou  à  l a  Ch ine  de  D ie  d re i  Sp r i j nge  des

Idang -Lun  ;  on  ne  t rouve  pas  non  p lus  d ' an t i c i pa t i ons  qu i  nous  fe ra ien t  décou -

v r i r ,  comme Das  G laspe r l ensp ie l  ou  Be rge ,  ! ' l ee re  und  G igan ten ,  des  c i v i l i sa t i ons

imag ina i res  ou  des  mondes  à  ven i r .  De  même r i en  n tes t  p l us . . é t range r  à  1 ' oeu -

v re  de  I ^ Iasse rmann  que  1e  déco r  i n tempore l  e t  l r absence  de  l oca l i sa t i on  géo -

g raph ique  p rée i se  qu i  ca rac té r i sen t  Le  Châ teau  ou  Le  P rocès  de  Ka fka .  P resque

tous  ses  romans  sonÈ  so l i demen t  anc rés  dans  1a  réa l i t é  de  1a  p rov ince  ou  de

la  g rande  mé t ropo le  a l l emande .  I l s  p résen ten t  peu  de  pe rspec t i ves  dé rou tan tes ,

ce  qu i  en  a  f ac i l i t é  1 ' accès  aux  l ec teu rs  con tempora ins .

Romancier  du temps présent ,  I {assermann emprunte à son univers non

seu lemen t  un  cad re ,  ma is  auss i  des  su je t s  e t  des  thèmes  de  ré f l ex ion .  11  e ' s t

t r ès  l a rgemen t  i n f l uencé  pa r  l e  c l imaÈ  de  1 répoque  don t  i l  pa r tage  l es  p réoc -

cupa t i ons ,  o f f r an t  vo lon t i e r s  à  ses  l ec teu rs ,  dans  un  cad re  conÈempora in ,

des thèmes au goût  du jour .

DES THEMES AU GOUT DU JOUR

A propos  de  Renate  Fuchs ,  de  Laud in  e t  les  S iens  ou  de  Chr is t ian

Wahnschaf fe,  nous avons reconnu une adéquat ion entre 1es préoecupat ions de

1 tépoque  eÈ  l t oeuv re  de  l , Jasse rmann .  L rau teu r  s r i n te r roge  l e  p lus  souven t  su r

des  ques t i ons  d fac tua l i t é  qu i  i n té ressen t  éga lemenÈ d rau t res  au teu rs  à  l a

même da te .  Les  Ju i f s  de  Z i rndo r f  e t  Rena te  Fuchs  don t  ce r ta ins  chap i t r es  son t

consacrés  au  thème de 1 'éco1e,  fourn issent  la  me i l leure  i l l us t ra t ion  de  ce t te

sens ib i l i té  aux  prob lèmes du  temps.

lr lassermann a part . ic ipé au grand débat sur l fécole qui a marqué la

soc ié té  w i lhe lmin ienne au  tournant  du  s ièc1e.  I1  a  par tagé l ra t t i tude  c r i t i -

que de  beaucoup d fécr iva ins  qu i  fu ren t  comme lu i .  de  méd iocres  éco l ie rs ,

-  G.  Hauptmann,  Th .  Mann ou  H.  Hesse,  e t  qu i  rég lè ren t  par  la  c réa t ion  l i t té ra i r
I  EUTS

comptes avec l-e monde de lrenseignement.

Les  ra isons  de  ce  re jeÈ de  f  ins t i tuE ion  sco la i re  par  beaucoup

dr in te l lec tue ls  sont  complexes .  11  fau t  sans  doute  évoguer  La  t rad i t ion  du
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gén ie ,  tou jours  v ivan te  chèz i  les  ind iv idus  drexcept ion  peu enc l ins  à  se

laisser enfermer dans un unïvers contraignant et refusant 1a conformité à

un modè le  un ique proposé par  1 'éco le .  on  peut  auss i  penser  à  l t in f luence des

idées  de  P.ousseau qu i , -  depu is  l rErn i le  a  marqué la  ré f lex ion  a l lemande sur

ce  prob lème ( l ) .  Indépendamment  de  ceEe 'méf iance anc ienne â  1 'égard  de  1rédu-

c a t i o n  t r a d i t i o n n e l l e ,  l e s  r a i s o n s  i m m é d i a t e s  d e  c r i t i q u e r  1 ' é c o l e  d e  1 r é p o -

que impér ia le  semblen t  avo i r  -e tê  nombreuses .  Le  mala ise  é ta i t  rée l  e t  l t ina-

dapta t ion  f réquente .

L r é c o l e  a u t o r i t a i r e

Chez les  au teurs  qu i  on t  décr i t  1 réco le  de  leur  temps,  on  t rouve

que lques  dénominateurs  communs.  L réco le  esÈ présenÈée comme un un ivers  s t r i c -

tement  h ié rarch isé ,  rappe lan t  la  caserne e t  reposant  sur  les  p r inc ipes  d 'au-

to r i té  e t  d robé issance.  E l le  t ransmet  des  conna issances  p lus  qu te l le  ne  fo r -

m e  l e s  e s p r i Ë s ,  e l l e  p r é p a r e  d e s  " s u j e t s "  p o u r  I t E t a È . ,  p l u s  q u t e l l e  n r é d u q u e

des ê t res  indépendants .

G. Hauptmann (2) et Th. Mann (3) ont mis en lumière deux caractè-

r i s t iques  fondamenta les .  11s  sou l ignent  tous  deux  le  t r iomphe du modè le  p rus-

s ien ,  le  " règne du  sous-o f f i c ie r " ,  t t l r  déshumanisa t ion [ . . )  d "  nouveau lycée

a l l e m a n d " ,  l r i n t r o d u c È i o n  d e  n o u v e l l e s  v a l e u r s  :  a u t o r i t é ,  d e v o i r ,  p u i s s a n c e ,

serv ice  e t  car r iè re .  Hauptmann e t  Th .  Mann ins is ten t  par t i cu l iè remenÈ sur  la

dure té  de  I 'un ivers  sco la i re  ;  les  re laÈ ions ,  a f f i rment - i1s ,  é ta ienÈ marquées

par  un  espr i t  de  conpét i t ion  acharné ;  tou t  ce  qu i  é ta i t  sen t iment ,  amab i l i té ,

( l )  C f .  i { .  Lehner t ,  Gesch ich te  der  deutsch . r  L i t . ra t r r  ton  Jug"*dr t
Expres s ionismus ,

(2 )  c f .  Das  AbenÈeuer  me iner  Jugendst tDer  deutsche S ieg  dureh das  preup isch-pots -

damsche Prinzip fûbrte dazuin ihm das einzige l le i l  zu sehen und es môgl ichst
i iberal l  zu verstârken. Die Schulen mit  ihren Reserveoff iz ieren als Lehrern
spûr ten  d ie  e rs te  ! i l i r kung davon. . .  Der  h in te r  den Pâdagogen Stehende,  u r -
s ich tbar  p lapgebende \ . ta r  n ich t  Less ing ,  Herder ,  Goethe  oder  Sch i l1er ,  son-
dern  der  p reuBische Untero f f i . z ie r " ,  Ber te lsmann Ver lag  ,  p .  216.

(3 )  c f .  Buddenbrooks ,  X I ,  Z ,  a ins i  que Bet rach tungen e ines  Unpo l i t i schen
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po l i tesse  se  t rouva i t  bann i  au  pro f i t  d 'une v i r i l i té  qu i  con f ina i t  à  1a  bru-

t a l i t é  ( I )  ;  l a  f o r c e  p h y s i q u e  é t a i t  é r i g é e  ê n  v e r È u  c a r d i n a l e  e t ' l a  p e r f o r -

mance spor t i ve  en  va leur  supér ieure  (2 ) .

Publ iés à peu près à la rnême époque que les Buddenbrook ,  Freund

He in  (1902 )  d rEmi l  S t rauB  e t  Un te rm Rad  (1906 )  de  Hesse  p roc lamenÈ auss i  que

1 r é c o l e  e s t  i n a d a p t é e  a u x  a s p i r a t i o n s  d e s  é l è v e s .  L "  j e u n e  h é r o s  d r E m i l  S t r a u p

e s t  b r o y é  p a r  l r i n s t i È u t i o n  s c o l a i r e  p o u r  l a q u e l l e  i 1  n t e s t  p a s  f a i t .  D o u é

pour  la  mus ique e t  pour  Ia  poés ie  -Hô lder l in  es t  son  poète  favor i - ,  i1  ne  peut

fa i re  la  p reuve de  ses  capac i tés  dans  les  mat iè res  qu i  lu i  . . son t  iuposées e t

f i n a l e m e n t , .  i l  s e  s u i c i d e .  C t e s t  a u s s i  à  c e t t e  f i n  t r a g i q u e  q u r e s t  p r o m i s

Hans Giebenra th  ;  le  pe t i t  sémina i re  de  Mau lbronn fa i t  de  lu i  un  bon é lève

mais  ne  Te prépare  nu l lement  à  a f f ron ter  l tex is tence

Les Ju i fs  de  Z i rndor f  e t  EnBe lhar t  Ratgeber  sont  exac tement  con-

tempora ins  de  tous  ces  l i v res  ;  la  deux ième vers ion  des  Ju i fs  de  Z i rndor f  pa-

rut la même année que Unterm Rad et que le roman de Musi l ,  Les EgaremenÈs de
/ -

1 ' E l è v e  T ' ô r l e s s  ( 3 ) .  L a  p a r e n t é  d e s  m o t i f s  e s t  m a n i f e s t e .

Chez l , lassermann aussi,  les jeunes garçons confrontés à

1réco le  la  sub issenÈ comme une ins t i tu t ion  inadaptée  à  leur  personna l i té  e t

qu i  les  para lyse .  Quo ique d i f fé ren ts  l tun  de  l tau t re ,  Agathon Geyer  e t  Enge l -

har t  ne  sont  pas  fa i ts  pour  suppor te r  les  cont ra in tes  e t  les  l im i tes  é t ro i tes

d u  l y c é e .  E n g e l h a r t  e s t  r ê v e u r ,  t r o p  s e n s i b l e  e t  d o u é  p o u r  l r a r t r ' c o m m e

( l )  C f  .  G.  Hauptmann :  "E in fache Wor te ,  g i . i t iges  l ^ lesen,  f . reund l iche  Unters tû t -
zung des  Sch i i le rs ,  rdaren  a ls  Sent imenta l i tâ t  verpônt .  S ie  ga lÈen a Is  we ich '

l i ch  ,  s ie  ga l ten  a ls  unmensch l ich" ,  op .  c i t .  p .  216.
Th. Mann :  "Al lein es bl ieb die Frage, ob nicht f r i . iher,  als weniger Kom-
fort  der NeuzeiÈund ein bipchen mehr GuËmii t igkeit ,  Gemii t ,  Heiterkei t ,
I^Iohlwol len und Behagen in diesen Râumen geherrscht hatte,  die Schule ein
sympath ischeres  und segenvo l le res  fns t i tu t  gewesen war ( . .  ) " ,  Buddenbrooks
G . B .  F i s c h e r ,  1 9 5 6 ,  p .  6 3 8 .

( 2 )  C r e s t  u n  t h è m e  u t i l i s é  p a r
e n  1 8 9 9  e t  p u b l i é e  e n  1 9 0 2 .

R i lke  dans  sa  nouve l le  D ie  Turns tunde,  écr i te

(3)  Parmi  tous  les  l i v res  de
aussi Fr i ih l ingserwachen (
( leotre,

1répoque consacrés
l89 l )  de  l ^ Iedek ind ,
Pro fessor  UnraÈ (

à  l ' é c o l e ,  î l  î a u t  c i t e r
Der  Fa l1  des  Schû lers  Vegesack

I
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Hanno Buddenbrook ,  i l  se  ré fug ie  dans  une a t t i tude  de  souf f rance.  AgaEhon

Geyer ,  p lus  vo lon ta i re  eÈ p lus  luc ide ,  écr i t  une compos i t ion  a l lenande en

forme de réqu is i to i re  cont . re  1 téco le  qu i  1u i  vau t  la  réprobat ion  du  conse i l

des  pro fesseurs .  Wassermann a  résumé dans  ce  tex te  ses  rancunes e t  ses  gr ie fs

p e r s o n n e l s .

L ' é c o l e ,  p r o c l a m e  A g a t h o n  ( l ) ,  d e v r a i t  " o u v r i r  a u x  é l è v e s  1 e s

p o r t e s  d e  l a  v i e t t ,  e l l e  d e v r a i t  f a i r e  d t e u x  d e s t t a d u l t e s  c o u r a g e u x  e t  c o n s -

c i e n t s  d e s  d a n g e r s t t ,  l e s  m a î È r e s  d e v r a i e n t  e n s e i g n e r  l r a r t  d e  s e  c o n n a î t r e

s o i - m ê m e  e t  l e s  g r a n d s  i d é a u x ,  1 ' a m i t i é  e t  I ' a n o u r  d e  l a  n a t u r e .  D r . 1 ' é c o 1 e

ne rempl iÈ  pas  sa  miss ion  dréducat ion  ;  cons idérant  les  é lèves  conme des  "o ies

à  gaver " ,  e l1e  incu lque un  savo i r  s té r i le  qu i  ne  prépare  rnême pas  à  I 'exerc i -

ce  d tun  mét ie r  ;  les  rappor ts  en t re  les  maî t res  eÈ les  en fan ts  qu i  leur  sont

conf iés  sont  désas t reux ,  fondés  exc lus ivemenÈ sur  la  c ra in te  e t  sur  le  mépr is .

Dans Enge lhar t ,  I . Iassermann appro fond i t  sa  ré f lex ion ,  i1  s r in te r -

roge sur  les  p r inc ipas  dréducat ion ,  sur  les  conséquences  que peut  avo i ï  sur

la  fo rmat ion  de  1a  jeunesse I tense ignement  à  la  mode pruss ienne.  L 'éco le  p ra-

t ique  ur te  fo rme de dressage qu i  ne  se  préoccupe n i  de  1 tâme n i  des  sent i rnenÈs.

Vaste  sys tème répress i f ,  e l le  impose son au tor i té  à  g rand ren for t  d ' inÈerd i ts ,

de manoeuvres dr int imidat ion et de condamnations prononcées pour des pecca-

d i l l e s .  L e s  m a î t r e s  n t e x e r c e n t  p a s  u n  t t m é t i e r t t ,  m a i s  u n e t t f o n c t i o n t ' ,  i l s  o n t

peur  des  op in ions  personne l les  eÈ se  rné f ien t  de  la  facu l té  de  jugement  au tan t

que des  é lans  du  coeur .  Aucun drenÈre  eux  n tes t  t tun  homme vér i tab le ,  un  homme

comple t " ,  i l s  son t  tous  an innés  de  ce t  I ' i ns t inc t  de  parade e t  d run i fo rme qu i  a

es t rop ié  pour  tou jours r r  les  c i toyens  du  jeune Re ich  (2 ) .  On vo i t  surg i r  i c i

le  reproche de  "p russ ian isa t ion"  fo rmulé  à  la  même date  par  Th .  Mann e t  G.

Hauptmann.  L ra tmosphère  généra le  du  nouveau Re ich  a  a l té ré  I tespr i t  de  1réco-

le  où  règnent  une d isc ip l ine  excess ive  e t  des  va leurs  super f i c ie l les .

Ana lysant  les  répercuss ions  psycho log iques  e t  mora les  de  ce t te

éducat ion  (3 ) ,  I ^ lassermann note  que les  é lèves  é ta ien t  v ie i l l i s  avant  1 tâge ;

la  p lupar t  "ava i -en t  perdu  le  charme e t  la  g râce  de  la  jeunesse"  e t  dé jà  se

( l )  D ie  Juden von Z i rndor f ,  p .  2O2-2O4.

( 2 )  E n g e l h a r t ,  p .  9 3 .

( 3 )  l b i d .  ,  p .  9 4 .
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l i sa i t  su r  l eu r  f r on t  un  "desse in  b ru ta l " .  Seu l  l f a rgen t  l eu r  i nsp i ra i t  du

respec t  e t  i l s  é ta ien t  déc idés  à  a f f r on te r  1a  v ie  comme un  comba t  auque l

1 ' éco1e  1es  ava i t  hab i t ués .  Tous  éduqués  se lon  l es  mêmes  no r$es  qu i  exc lua ien t

l f h u m a n i s m e ,  l r i n d i v i d u a l i s m e  e t  l a  f a n t a i s i e ,  i 1 s  é t a i e n t  d e  f u t u r s  s u j e t s

de  l rEmp i re  qu i  n tava ien t  pas  é té  " c réés  pou r  eux -mêmes ,  ua i s  l es  uns  pou r

l e s  a u t r e s " .  L t é c o l e  n t a v a i t  p a s  r é u s s i  à  m a s q u e r ,  s o u s  1 e  v e r n i s  d t u n e  f a u s -

s e  c u l t u r e ,  1 e s  d é f a u t s  p r o f o n d s  :  " 1 a  b r u t a l i t é ,  l a  p e r f i d i e ,  1 a  p a r e s s e  e t

l a  s e r v i l i t é t t .  L e  r e p r o c h e  e s s e n t i e l  e s t ,  c o n m e  o n  l e  v o i t ,  d t o r d r e  m o r a l .

Au  t ré fonds  d reux -mêmes ,  l es  camarades  d tEnge lha rL  é ta ien t  des  "ê t res  d i sso -

l us  e t  dép ravés ,  en  qu i  somme i l l a i en t  des  pu l s i ons  ma lsa ines " .  P lus ieu rs  Pa -

g e s  d u  l i v r e  f o n t  p e n s e r  a u x  E g a r e m e n t s  d e  1 r E l è v e  T ô r l e s s  ;  d r u n e r e e r t a i n e

man iè re ,  l e  sys tème  d 'éduea t i on ,  l a  v i e  en  vase  c los  encou ragen t - l es  t endances

pe rve rses ,  poussen t .ausad i sme  e t  amp l i f i en t rp resque  tou jou rs  en  ma l ,  l es  t r a i t s

de  ca rac tè re .

Comme beaucoup de  l i v res  contempora ins  ( l ) ,  1es  romans de  Wasser -

mann sou lèvent  le  p rob lème de la  sexua l i té  e t  rendent  1 téco1e res fonsab le

d tune s iËuat ion  où  se  . l i t  p lus  de  misère  que de  pervers i té .  Agathon Geyer

dénonce dans  son réqu is i to i re  les  carences  de  l rense ignement  en  ce  domaine

"Pourquo i  ne  nous  exp l iquez-vous  pas  le  mystère  de  la  na issance

P o u r q u o i  1 t é c o l e  n e  l e  f a i t - e l 1 e  p a s ,  b i e n  q u e  1 ' o c c a s i o n  s ' e n  p r é s e n t e  s o u -

vent  ?  Comme I ' i rnag ina t ion  des  garçons  res tera i t  p lus  pure  l "  (2 ) .  EÈ Enge lhar t

raconte  l th is to i re  lamentab le  de  1ré lève  Bachmann,  renvoyé.  du  lycée pour

avo i r  é té  aperçu  dans  un  l ieu  ma1 famé e t  que ce t te  mesure  d 'exc lus ion  con-

damne à  une pervers i té  dé f in i t i ve  (3 ) .

-  La  v is ion  de  l - téco le  qu i  se  dégage des  romans de  jeunesse de

I, lassermann est,  donc en accord avec l-es idées couramment exprinées par beau-

coup drécr iva insconÈempora ins .  Cet te  parenté  appara î t  jusque dans  le  dé ta i l ,

dans  la  mise  en  oeuvre  de  mot i fs  seconda i res .

( l )  C f .  L e s  é g a r e m e n t s  d e  1 r E l è v e  T ô r l e s s
Vegesack  de  G.  Ka iser .

(2 )  D ie  Juden von Z i rndor f ,  p .  2o3.

de  Mus i l  e t  Der  Fa1 l  des  Schù lers

sexual i té const i tuera 1e thème central  du ro-(3 )  En
man

1922,  re
Oberl ins

problème de la
dre i  S tu fen .
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Ains i  le  chap i t re  V I I I  des  Ju i fs  de  Z i rndor f  ( l )  décr i t  une réun ion

du conse i l  des  pro fesseurs  de  1ré tab l i ssement  sous  la  p rés idence du  d i rec teur ,

mot i f  que F .  Wedek ind  e t  G.  Ka iser  t ra i tenÈ à  peu près  sous  1e  même éc la i rage

et  dans  la  même in ten t ion  sa t i r ique  dahs  Frûh l ingserwachen e t  dans  Der  Fa l1  des

Schû lers  Vegesack .  La  réun ion  de  ce  conse i l  donne une image en  raccourc i  de

1 ' u n i v e r s  s c o l a i r e ;  e 1 I e  r é s u m e  s a  f a u s s e  s o l e n n i t é ,  t o u s  s e s  a s p e c t . s  r é p r e s s i f s

grand i loquents  e t  même absurdes  é tan t  donné les  ques t ions  débat tues  (2 ) .  Dans

Les  Ju i f s  de  Z i rndo r f r  l e  d i rec teu r ,  f u lm inan t  eE  j e tan t  l r ana thème,  es t  une

f i gu re  b ien  dess inée ,  son  d i scou rs  o f f r e  un  modè le  de  s t y l e  e rnpha t i que  e t  au to -

r i t a i r e . .  Aga thon  Geye r  qu i  compara î t  devan t  l e  conse i l  es t  j u ' gé  d ravance ,  comme

le  l u i  p rouven t  l es  " rega rds  moqueurs  e t  p l e i ns  de  rep roches "  des  p ro fesseu rs ,

e t  l e  d i rec teu r  n ' a  aucun  ma l  à  pe rsuade r  son  aud i t o i r e  qu 'on  es t  en  p résence

" d t u n  c a s  t o u t  à  f a i t  È y p i q u e  d e  s c é l ê r a t e s s e ( . . ) ,  d t u n  e x e m p l e  r e g r e t È a b l e  d u

n i veau  mora l  de  no t re  j eunesse  sco la i re ( . . ) ,  con t re  l eque l  i 1  conv ien t  d r i n te rve -

n i r  avec  Ëou t .e  l a  sévé r i t é  poss ib le "  (3 )  .

.  On d is t inguera  puss i  dans  Les  Ju i fs  de Z i rndor f ,  le

qui se retrouvera peu après dans Professor Unrat de H. Mann :

un  des  maÎ t res  d rAgaÈhon,  es t  aperçu  au  cabare t  Zum s iebenten

gn ie  d 'une danseuse,  ce  qu i  lu i  vau t  son  renvo i  du  lycée.

Mais  l ressent ie l  de  ces  no ta t . ions  res te  la  p r ise  de  consc ience que

1 ' é c o l e  e s t  l e  r e f l e t  d e  I a  s i t u a t i o n  g é n é r a l e  d e  l a  s o c i é t é ,  E l l e  a p p a r a î t

cornme un des rouages fondamentaux du grand mécanisme de I  rautor i té que chacun

concour t  â  ma in ten i r  e t  à  imposer .  Enge lhar t  en  fa i t  I ' expér ience:pour  avo i r

commis  une fau te  vén ie l le ,  i l  es t  convoqué chez  le  d i rec teur ,  pu is  1 'engrenage

se met  en  marche ;  après  la  réprobat ion  de  1réco le ,  le  jeune garçon sub i t  ce l le

d e  l a  f a r o i l l e :

"Tous  ceux  qu i  d isposa ien t  d rune parce l le  de  pu issance,  jouèrent  à

leur  man ière  les  po l i c ie rs .  Tous  les  espr i ts  é ta ien t  d ressés  à  la  subord ina-

t i o n "  ( 4 ) .

w
(2)-  Ler\nert  a comparé les textes cte Wassermann, Kaiser et Wedekind, op. c i t . ,

p . . .  I 0 3 .

Chez l {edek ind ,  le  conse i l  s r in te r rogé sur  l ropporÈun i té  d 'ouvr i r  ou  de
fermer  la  fenêt re  ;  chez  G.  Ka iser ,  i l  do i t  se  p rononcer  sur  Les  re la t ions
de 1rélève Vegesack avec 1répouse drun professeur ;  chez l^ lassermann enf in,

'Agathon do i t  s fexp l iquer  sur  son réqu is iËo i re  cont re  1 téco le  e t  sa  demande
drune éducat ion  sexue l le .  La  parenté  des  s i tua t ions  es t  év idente .

(3) On trouvera une scène à peu près semblable dans Engelhart ,  p.  98 sq.

(4 )  rngethdr r ,  p .  98  sq .

germe drun  mot i f

E i i c h  B o j e s e n ,

Himmel en compa-
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I c i  enco re '  un  rapp rochemen t  es t  poss ib le  avec  1es  ré f l ex ions  su r

l a  soc ié té  au to r i t a i r e  auxque l l es  se l i v re ra  p lus  Èa rd  H .  Mann ,  dans  Le  Su je t .

L 'o r ig inar i té  de  lJassermann rés ide  en  ce  qu t i l  a  man i fes té  un  in -

t é r â t  d u r a b l e  p o u r  l e s  p r o b l è m e s  d t é d u c a t i o n  e t  d e  p é d a g o g i e .  C e s  q u e s E i o n s

sonÈ  enco re  p résen tes  dans  ses  de rn ie rs  romans ,  ce  qu i  donne  l a  mesu re  de  sa

r a n c u n e  à  1 ' é g a r d  d e  1 t é c o l e .  D a n s  L ' A f f a i r e  M u r . & ! - q ,  E t z e L  A n d e r g a s t  e s t

t o u È  a u s s i  i n a d a p t é  à  l r u n i v e r s  d u  l y c é e  q u e  1 t é L a i e n t ,  v i n g t  a n s  p l u s  t ô t ,  A g a -

thon  Geye r  e t  Enge lha rË  Ra tgebe r .  De  p lus  Wasse rmann  es t  souc ieux  de  dépasse r

l e  s i m p l e  i n v e n t a i r e  d e s  i n s u f f i s a n c e s  e t  d e s  d é f a u t s ,  i l  v e u t  a l l e r  a u - d e l à

d r u n e  c r i t i q u e  n é g a t i v e ,  p r o p o s e r  d e s  s o l u Ë i o n s ,  é b a u c h e r  l e  p o r t r a i t  d r u n

m a î t r e  i d é a l .

Ce t te  p réoccupa t i on  se  man i fes te  t r ès  t ô t  dans  son  oeuv re  e t  dès

Les Jui fs  de Zi rndor f  on t rouve une f igure de maî t re qui  émerge de la  rnédio-

c r i t é  géné ra le .  E r i ch  Bo jesen  es t  l e  seu l  p ro fesseu r  qu rAga thon  app réc ie ,  I e

seu l  auss i  qu i  pu i sse  l e  comprend re .  Rée l l emen t .  p résenÈ  pa rm i  ses  é lèves ,

Bo jesen  p ra t i que  un  ense ignemen t  v i van t ;  i l  a f f i rme  que  ses  co l | ègues  fon t  de

l ' éco le  "un  i ns t i t u t  d ' abêE issemen t "  e t  que  ce lu i  qu i  veu t  t ouche r  "1 "  j eunesse

do i t  l e  f a i r e  pa r  l e  coeu r  e t  non  pa r  l es  mo ts "  ( l ) .  Luc ian  van  de r  Leyen  qu i

appara î t  en  1922 dans  D ier r i ch  Ober l in es t  un  pe rsonnage  amb igu  e t  t r op

sb.hémat ique,  ma is  i l  es t  Ie  dépos i ta i re  de  que lques  idées  que Wassermann t ien t

pour  essent ie l les  (2 ) .  11  souha i te  abat t re  leô  an t iques  bar r iè res  en  remplaçant

le  p r inc ipe  de  d isc ip l ine  par  ce lu i  du  l ib re  cho ix  de  1 'é lève  qu i  se  soumet  vo-
lon ta i rement  à  ce lu i  qu t i l  reconnaÎ t  comme un gu ide .  Carn i l l  Raf f ,  le  p ro fesseur

d 'E tze l  dans  L rA f fa i re  Mau f i z i us ,  es t  un  pe rsonnage  p lus  conva incan t .  I l  conna î t

l e s  j e u n e s  q u i  l u i  s o n t  c o n f i é s ,  i I  e s t  d i s p o n i b l e  e t  a c c e s s i b l e ,  " 1 "  r o u i l l e . . .

Ie  dogrnat isme pédagog ique. . .  e t  Ia  c royance en  l r in fa i l l i b i l i té  des  mages"  (3 )

1 'épargnenL encore .  Son i rnag ina t ion  es t ,  v ivan te  e t  c tes t  pourquo i  les  é lèves

v iennen!  spontanémenÈ'à  lu i ,  sans  que jamais  i l  do ive  user  de  la  cont ra in te .

Au moment  de  par t i r  pour  Ber l in  où  i I  a f f ron tera  Warenme,  c tes t  à  son pro fesseur

q u ' E t z e l  s e  c o n f i e ,  c t e s t  d e  l u i  q u t i l  v e u t  o b t e n i r  e n c o u r a g e m e n t s  e t  a p p r o b a t i o

( l )  D ie  Juden von Z i rndor f ,  p .  238

( 2 )  c f .  O b e r t i n ,  p .  t 5  s q .

( 3 )  M a u r i z i u s ,  p .  l O 4  .
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Parmi tous les romans de Wassermann qui  soulèvent  p lus ou moins

d i rec temen t  l es  p rob lèmes  d 'éduca t i on ,  Gaspa rd  Hause r  roé r i t e  une  aÈ ten t i on

p a r t i c u l i è r e .  1 1  s r a g i t  i c i ,  p o u r  a i n s i  d i r e ,  d r u n  c a s  e x p é r i m e n c a l  d e  p é d a -

gog ie  qu i  pe rme t  à  Wasse rnann  de  récuse r  une  nouve l l e  f o i s  l es  p r i nc ipes  de

1 r é c o l e  t r a d i È i o n n e l l e .  G a s p a r d  H a u s e r ,  â m e  v i e r g e  q u i  n ' a  s u b i  j u s q u e - 1 à

l e s  o u t r a g e s  d t a u c u n e  e s p è c e  d r é d u c a t i o n ,  n e  p e u t  q u e  s t é t i o l e r  e t  s e  p e r v e r -

t i r  s o u s  l a  f é r u l e  d e  l r o b s c u r  m a î t r e  d ' é c o l e  Q u a n d t ,  9 u i  n e  p l a i s a n t e  n i  a v e c

l r o r t h o g r a p h e ,  n i  a v e c  l a  r e l i g i o n  e t  e n  q u i  s t i n c a r n e n t  t o u s  l e s  d é f a u t s  q u e

I , I a s s e r m a n n  a b h o r r e :  l e  p é d a n t i s m e  e t  1 a  s u f f i s a n c ê r  1 ' é t r o i t e s s e  d ' e s p r i t  e t

l a  vo lon té  de  pu i ssance .  Comparé  à  Quand t ,  Daumer  pou r ra i t  â 'E re  1e  ma î t re  i déa1

Par  l a  synpaLh ie  i l  che rche  à  i ns tau re r  un  d ia logue  avec  son  é lève ,  i l  veu t

1 'amener  à  exp r imer  sa  pe rsonna l i t é  p ro fonde .  Çsn rms  son  modè le  rée l ,  l e  pe rson -

nage de I^ lassermann est  for tement  in f luencé par  les théor iss de Rousseau sur

1réducat ion.  Daumer voi t  en Gaspard une manière de "bon sauvage",  un génie à

1 'é ta t  na t i f ,  i 1  pa r l e  d ' une  con rnun ion  avec  l a  na tu re  ( l ) ,  d tun  "p r i n temps  de

l r h u m a n i E é "  ( 2 ) .  L e  b u t  d e  1 r é f u c a t i o n  e s t  a l o r s  d t é v e i l l e r  l a  c o n s c i e n c e ,  d t i n -

cu lque r  l es  g randes  no t i ons  de  v ie ,  d râmour ,  de  D ieu ,  en  p rése rvan t  ce t  é ta t

d t i nnocence .  Man i fes temen t ,  Wasse rmann  es t  sédu i t  pa r  ce t t e  f o rme  d 'éduca t i on

na tu re l l e  (3 )  e t  r espec tueuse  des  pe rsonnes  (4 ) .

Mais  aucun des  maî t res  idéaux  dont  i I  t race  Ie  porÈra iÈ  ne  parv ien t

à  s t imposer  ;  i l s  sonÈ tous  p lus  ou  moins  condar rnés  à  l téchec .  Dans Ie  mi l ieu

sco la i re ,  i l s  son t  rap ideroent  suspec tés , '  i so lés ,  pu is  é l im inés ,  cou t rne  Bo jesen

ou Luc ian  van der  Leyen.  Dans - l tun ivers  soc ia l ,  leur  in f luence es t  quas iment

nu l le  e t  leur  s i tua t ion  préca i re .  A ins i ,  le  Érocureur  Andergas t  n ta  aucun mal

( l )  Cet te  v is ion  de  Gaspard  Hauser  fa i t  par t ie  du  mythe  qu i  se  re t rouve par
exemple chez Verlaine et chez Trakl .

( 2 )  C .  H a u s e r ,  p .  4 4  .

(3 )  On se  souv ien t  que Wassermann s res t  pass ionné pour  les  " in te rna ts  à  la
campagnerr crées sur le modèle anglais (Landerziehungsheime).

(4) Dans le cours du réci t ,  Daumer ne reste
t ia les .  I1  f in iÈ  par  cons idérer  Gaspard
fa i t  sa  cur ios i té .  Wassermann veuE sans
cu l tés  d 'une vér i tab le  pédagog ie .

pas  f idè le  à  ses  in ten t ions  in i -
conme un ob je t  d 'é tude qu i  sa t is -
doute  suggérer  par  Ià  1es  d i f f i -
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à  ob ten i r  I e  renvo i  de  Can i l l  Ra f f ,  pou rEanE  innocenE .  Ce  pess im isme  à  1 réga rd

de  l f i ns t i t u t i on  sco la i re  condu i t  I ^ I asse rmann  à  reche rche r  des  fo rmes  de  rappo r t s

pédagog iques  d i f f é ren tes  des  re laL ions  pu remenÈ sco la i res .  Dans  ses  de rn ie rs

romans ,  l e  coup le  ma î t re -é lève  a  t endance  à  d i spa ra î t r e  au  p ro f i t  du  coup le

u ra î t r e -d i sc ip le  :  E t ze l  Ande rgas t  rencon t re  success i vemen t  1 réc r i va in  Me lch io r

Gh ise l s ,  pu i s  l e  médec in  Joseph  Ke rkhoven .  En t re  eux  se  nouen t  des  l i ens  d rune

au t . re  na tu re  qu i  dev ra ien t  pe rme t t re  un  en r i ch i ssemen t  réc ip roque  ma is  qu i ,

n o u s  l e  v e r r o n s ,  r e s t e n t  p r o b l é m a t i q u e s .

B i e n  d r a u t r e s  a s p e c t s  d e  1 ' o e u v r e ,  c o m n e  l e  t h è m e .  d e  l a  j e u n e s s e  ( l )

o u  l e  t h è m e  d e  l r a r t i s Ë e  ( 2 ) ,  a u r a i e n t  p u  ê t r e  c h o i s i s  e t  a n a l y s é s  p o u r  i l l u s -

t r e r  I a  s e n s i b i l i t é  d e  I f a u t e u r  a u x  p r o b l è m e s  d e  s o n  t e m p s .  L r a m b i c i o n  d e

Wasse rmann  é ta i t  en  e f f e t  de  pe ind re  une  vas te  f r esque  de  l a  soc ié té  con tempo-

ra ine  e t  sa  p roduc t i on  Èou te  en t i è re  s res t  nou r r i e  pendan t  p lus  de  t ren te  ans

du  spec tac le  de  l a  v i e  a l l emande .

DES T}-fAGES DE LA SOCIETE CONTEMPORAINE

Cet te  vo lon té .  i n l assab lemen t  a f f i rmée  d rê t re  un  té rno in  de  1 tépo -

que ,  a  con t r i bué  sans  nu l  dou te  à  sédu i re  l és  l ec teu rs  con tempor ' ? i ns ,  ma is  i l

conv ien t  de  se  demander  au jou rd thu i  s i  l a  f r esque  que  l r au teu r  a  vou lu  pe ind re

conse rve  1a  va leu r  d run  vé r i t ab le  documen t .

Le cadre  h is to r ique

Cornme nous l tavons suggéré à propos dru l r ike l , t royt ich et  de quelques

autres volumes du I ' lendekreis ,  la  p lupar t  des romans de I^ lassermann cont iennent

une fou le  de  no ta t ions  h is to r iques  in té ressantes ,  de  nombreux  dé ta i l s  empruntés

à  l a  v i e  p o l i t i q u e  d e  1 r é p o q u e .

A ins i ,  la  v i l le  de  Nuremberg  à  1 tépoque du  Re ich  b ismarck ien  cons-

È i tue  la  to i le  de  fond sur  laque l le  se  dérou le  l rac t ion  du  Bonhomme aux  Oies .

Par tou t  se  déchaîne 'une indus t r ia l i sa t ion  fo rcenée.  l lême le  moyen âge encore

présent  à  Nuremberg  n tes t  pas  épargné par  1es  ou t rages  de  la  techn ique :  "Des

usines et des cheminées entourèrent la pi t toresque banl ieue comme un cadre de

fer  la  pe in tu re  d tun  maî t re"  (3 )

( t )

(2 )

C f  .  i n f r a , p 452 sq.

393  sq .f  r '  1É' ,P
(3) Gânsemânnche_n, p. 18.
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S o u s  l r e f f e t  d e  l r i n d u s t r i a l i s a t i o n ,  a p p a r a î t  u n  p r o l é t a r i a t  q u i

dev ien t  auss i t ô t  I a  p ro ie  d run  sys tème  don t  l t od ieux  A l f ons  D i ru f f ,  agen t

d tassu rances ,  es t  l e  me i l l eu r  rep résen tan t .  Sous  l e  nom d " 'Assu rances  ouv r i è -

res t r ,  sa  comPagn ie  ru ine  l es  c l i en t s  en  p ré tendan t  l es  me t t re  à  I ' ab r i  du  be -

s o i n  m a t é r i e l .

Les  l uÈ tes  po l i t i ques  pe rcen t  i c i  e t  1à  dans  l e  cou rs  du  roman .  A

t r a v e r s  l e s  t r i b u l a L i o n s  d e  J a s o n  P h i l i p p  S c h i m m e l w e i s ,  o n  a s s i s t e  à  l a  m o n t é e

d e  l a  s o c i a l - d é m o c r a t i e ,  t a n d i s  q u e  l e s  i d é e s  d u  p a r t i  1 i b é r a l  d i s p o s e n È  d ' u n

po r te -Pa ro le  en  1a  pe rsonne  du  ba ron  von  Au f fenbe rg .  A i l l eu rs  i 1  es t  ques t i on

d e  B i s m a r c k  e t  d e  s a  p o l i t i q u e  a n t i s o c i a l i s t e  q u i  c u l m i n e  d a h s  l a  l o i  d ' e x c e p -

t i o n  d e  1 8 7 8  ( l ) .  D r a u t r e s  a l l u s i o n s  r a p i d e s  é v o q u e n t  1 a  f i g u r e  d e  L o u i s  I I  d e

Bav iè re  e t  de  l r empereu r  Gu i l l aume  l e r .  Le  voyage  de .Dan ie l  No tha f f t  à  t r ave rs

le  Re i ch  donne  l i eu  à  l a  desc r i p t i on  des  rég ions  t rave rsées  e t  en  pa r t i cu l i e r

de la  Ruhr qui  apparaÎ t  au voyageur conme "une v is ion de rôve,  coûtrne 1e paysage

d ' u n e  é t o i l e  i n c o n n u e  e t  m a u d i t . e "  ( 2 ) .

Dans  Fabe r  e t  l es  Années  pe rdues ,  Wasse rmann  veu t  suggé re r  l es

g rands  bou leve rsemen ts  des  années  20 . '  I 1  déc r i t  de  man iè re  dé ta i1 lée  l e  chaos

de  l a  v i e  po l i t i que  don t  beaucoup  d raspec ts  son t  vus  avec  exac t i t ude ,  en  pa r -

t i cu l i e r  en  ce  qu i  conce rne  l es  l i gues  e t  l a  mon tée  de  Ia  v i o l ence  :  1 ' ex t rême-

d r o i t e ,  r a c i s t e  e t  n a t i o n a l i s t e ,  n e  s ' a c c o m m o d e  p a s  d e  I a  R é p u b l i q u e  e t  c o n s p i -

re  dans  l t ombre  con t re  l e  rég ime  ;  aux  i déaux  de  l f human isme ,  e l l e  oppose  l es

idées  de  " communau té ,  de  peup le  e t  de  na t i on  a l l emande" ,  e l l e  re je t . t e  l a  démo-

c r a t i e  q u r e l l e  d i t  s a n s  c o n s i s t a n c e  e t  s a n s  p e r s p e c t i v e .  O n  t r o u v e  a u s s i  d a n s

le  roman  de  Wasse rmann  des  pac i f i s t es ,  pa rE i sans  de  l a  non -v io lence  eg  des

r é v o l u t i o n n a i r e s  c o n s é q u e n t s ,  d é c i d é s  à  d é t r u i r e  I a  s o c i é t é  e t  l t E t a t ,  a u  b e -

so in  pa r  l a  f o r ce .  Face  à  eux ,  l a  g rande  masse  des  i r r éso lus ,  t ous  ceux  don t

l e  monde  s res t  êc rou lé  e t  qu i  son t  déso r i en t .és  pa r  l a  dé fa i t e ,  hés i t , en t  à  s ten -

gage r .  Ce r ta ines  Pages  t radu i senÈ  b ien  Ia  f a i b l esse  de  l a  Répub l i que  de  We imar

dans  ses  p rem iè res  années ,  l e  désa r ro i  du  peup le  su r  qu i  pèse  une  l ongue  t ra -

d i t i on  d rau to r i t é  e t  qu i  do i t  t ou t .  d ' abo rd  app rend re  l a  démocra t i e  :

"Le  peup le  suppo r te  d tê t re  t r a i t é  cou t rne  en  déc iden t ,  ces  mess ieu rs ,

l à -hauÈd .ans ' l eu rs  cha i res  ;  i l  sa i t  depu i s  1 réco le  que  ce  qu r i l s  f on t  esÈ  b ien

fa i t .  r 1  a  ce ra  dans  l e  sang ,  aucune  rêvo lu t i on  n t y  peu t  r i en  change r "  (3 ) .

( t )

( 2 )

(3 )

I b l d . ,  p . 1 9 0  .

p .  430 .

p .  242 .
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Ce son t  1à  des  pe rspec t i ves  qu i  r appe l l en t  l es  ana l yses  de  He in r i ch  Mann .

Quelques années p lus tard,  I^ Iassermann emplo ie à peu près les mêmes

procédés  dans  E tze l  Ande rgasÈ  pou r  déc r i r e  l tA l l emagne  de  1930 .  ELzeT  se  t rou -

v e  à  B e r l i n ,  i I  f r é q u e n t e  l e s  o r g a n i s a t i o n s  d e  j e u n e s s e  e t  l e s  p a r t i s  p o l i t i -

ques .  I I  es t  con f ron té  aux  ex t rém ismes  Z le  t ou t  bo rd  e t  nous  rec rouvons  un

i n v e n t a i r e  d é t a i I l é  d e s  E e n d a n c e s  p o l i t i q u e s ,  d e  l r e x t r â m e - d r o i t e  à  I ' e x t r ê m e -

g a u c h e .  C e t t e  f o i s ,  l e s  n a z i s  s o n t  o r g a n i s é s ,  i l s  s e  h e u r t e n t  a u x  c o m m u n i s t e s

dans  des  ba ta i l l es  de  rue .  Un  pe rsonnage  é t range ,  Lo r r i ne r ,  pe rme t  à  l r au teu r

de  donne r  une  so r te  de  raccou rc i  de  d i x  années  chao t i ques  de  l r h i s to i re  a l l e -

mande .  Dans  f  imméd ia t  ap rès -gue r re ,  ce t .  aven tu r i e r  a  pa r t i c i pé  à  l a  c ro i sade

teuLon ique  moderne  du  Ba l t i ku rn .  Membre  des  co rps  f r ancs ,  i l  a  a idé  à  rédu i re

l f o p p o s i t i o n  d e  g a u c h e  à  M u n i c h  e n  a v r i l  e t  m a i  1 9 1 9 ,  p u i s  à  a b a r t r e  l a  R é p u -

b l i que  des  Conse i l s  i ns ta l l ée  dans  ce t te  v i l l e  ap rès  l e  meurÈre  de  Ku r t  E i sne r .

En  192O,  i l  pa r t i c i pe  au  pu tsch  de  Kapp  e t  à  d i ve rs  sou lèvemeû ts  de  t , endance

sépa ra t i s te  qu i  on t .  l i eu  en  Rhénan ie .  11  es t  ensu iÈe  membre  d rune  o rgan i sa t i on

sec rè te  e t  p ra t i que  l e  t e r ro r i sme .  L rau teu r  ne  nou rne  pas  ceE t .e  o rgan {sa t i on ,

ma is  l e  l ec teu r  n ta  que  I t embar ras  du  cho i x .  On  peu t  imag ine r  que  Lo r r i ne r

pa r t i c i pe  à  que lques -uns  des  meur t res  po l i t i ques  que  conna f t  1  rA l l emagne  de

l9 l8  à  1922 .  Quand  E tze l  f a i t  sa  conna i ssance ,  i l  a  changé  de  camp e t  se  s i t ue

déso rma is  à  l r ex t rême-gauche  qu t i l  t r ah i t  d ' a i l l eu rs  peu  ap rès .  A  t rave rs  ce

pe rsonnage  compos i t e ,  excess i f  e t  con t rad i c to i re ,  Wasse rmann  veu t  donne r  une

image de la v io lence et  du fanat isme de son temps

Ces  rnu l t i p l es  no ta t i ons  h i s to r i ques  son t ,  j us tes  e t  ne  manquen t .  pas

d ' i n té rê t ,  ma is  e l l es  son t  l a  p lupa r t  du  t emps  f ragmen ta i res  e t  épa rses  e t  i l

s ren  dégage  ra remen t ,  une  v i s i on  d tensemb le  c l a i re .  11  a r r i ve  qu re l l es  so ien t ,

concen t rées  dans  un  pe t i t  nombre  de  chap i t r es ,  a l o r s  e l l es  ne  semb lenÈ  pas

conce rne r  l a  t o ta l i t é  de  I ' ouv rage  e t  f on t  l r e f f e t  d tune  ma t i è re  su ra jou tée ,

rna l  i n tég rée  au  co rps  du  réc i r .  C res t  un  peu  ce  qu i  se  p rodu i t  dans  E tze l

Ande rgas t  où  que lques  chap i t r es  de  l a  pa r t i e  u réd iane  son t  consac rés  à  1 rép i -

sode  de  Lo r r i ne r .

L révoca t i on  du  cad re  h i s to r i que  occupe  une  p lace  rédu i t e  pa r  rap -

Po r t  à  f  i n t r i gue ;  e l l e  ne  consÈ i tue  j ama is  l e  cen t re  de  g rav i t é  d run  l i v re .

L r i n té rê t  du  l ec teu r  se  f i xe  pa r  exenp le  su r  l a  des t i née  d rE tze l ,  su r  ses  re -

laEions avec Joseph Kerkhguea et Marie Bergmann, beaucoup moins fréqueuunent

su r  ses  re la t i ons  avec  l es  m i l i eux  po l i t i ques .
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En ou t re .  beaucoup drana lyses  pénét ran tes  de  Ia  s iËuat ion  h is to r i -

que sont  noyées  dans  un  t i ssu  romanesque qu i  n ta  qurun lo in ta in  rappor t  avec

e l les ,  ce  qu i  leur  fa i t  perdre  une grande par t ie  de  leur  fo rce  de  persuas ion .

A ins i ,  dans  Faber ,  les  dénâ lés 'con jugaux du  personnage '  ses  prob lèmes psycho-

log iques  e t ,  la  p ro l i fé raË ion  des  fa i ts  d ivers  é t ranges  re lèguent  au  second

p l a n  l r é t u d e  d e  I a  s i t u a t i o n  p o l i t i q u e .  L e  c a d r e  h i s t o r i q u e  j o u e  l e  p l u s  s o u -

vent  ùn  rô le  de  décor  pour  une ac t ion  qu i  pour ra i t  se  s i tuer  a i l leurs ;  i l  a

peu d ' in f luence sur  son dérou lemenE e t  ne  consÈiËue pas  1e  vér i tab le  moteur

q u i  f e r a i t  p r o g r e s s e r  l t i n t r i g u e

Dans la  p ré face  qu ' i I  a  donnée à  U l r i ke  Woyt ich ,  l , lassermann s res t .

p résenté  co  rne  un  humble  chron iqueur ,  respec tueusement  penché sur  ses  sources ,

dés i reux  de  fa i re  émerger  de  1a  masse confuse des  documents  I t image cohérente

d u  p a s s é .  I 1  s e  p r o p o s e  d e  d é c r i r e  l a  p é r i o d e  l B T O - 1 9 2 0  q u i  o f f r e  " u n  g i g a n -

tesque tab leau de  la  v ie  a l lemande e t  (de  ce)  monde bourgeo is "  dont  i l  veu t

d é c r i r e  " 1 ' a s c e n s i o n  e t  l a  c h u t e ,  l e  b o n h e u r  e t  l a  d e s t r u c t i o n r  l a  v i c t o i r e . . .

e t  l a  d é f a i t e "  ( l ) .  M a i s  y ' e  c h r o n i q u e u r  n ' a p e r ç o i t  d r a b o r d ,  d a n s  c e t t e  m a s s e

d e  d é t a i l s ,  q u e  d e s  f a i t s  i s o l é s ,  i l  n e  p a r v i e n t  p a s  à  u n e  v i s i o n  s i g n i f i c a t i v e

Souda in  i l  vo i t  surg i r  "une appar i t ion  annonc ia t r i ce" ,  "1a  f igure  typ ique"

d 'U l r i ke  l loy t i ch  qu i  sera  le  t .émoin  de  ce t te  époque e t  en  qu i  se  résumeront

toures  les  données éparses .  A  ce  s tade préc is  de  son ra isonnement ,  Wassermann

révèIe  une carac tér is t ique  essent ie l le  de  son t rava i l  e t  de  son tempérament

de romanc ier .  Son in ten t ion  es t  de  pe indre  une époque,  de  donner  "uu  tab leau

de la  v ie  a l lemande e t  du  rnonde bourgeo is " ,  mâ is  i l  ne  sa i t  v ra iment  Ie  fa i re

qu 'à  t ravers  un-personnage romanesque,  s i  b ien  que la  f resque po l i t ique  e t

soc ia le  qu ' i l  env isagea i t  au  dépar t  se  t rans forme Ia  p lupar t ,  du  temps en

réc i t  d rune des t inée ind iv idue l le  généra lemenÈ hors  du  commun.

Son roman Ulr ike Woyt ich fourmil le de notat ions exactes empruntées

à I 'un ivers  au t r i ch ien  e t  a l lemand.  Dès la  p remière  phraser  l ' ac t ion  es t  so l - i -

dement ancrée dans la réal i té :

t l .e  g rand incend ie  du  R ingLheater ,  une nu i t  de  décembre  1881,  appa-

ruE à beaucoup drhabitants de Vienne comme une sombre présage" (2).

( l )  U l r i k e ,  p .  I X

( 2 )  I b i d . ,  p . 3 .
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Dans le  cours  du  réc i t ,  des  da tes  fourn issent  de  lo in  en  lo in  des  repères

chrono log iques ,  marquant  la  f in  de  Ia  p rern iè re  par t ie  (1885) ,  le  début  de  la

s e c o n d e  ( 1 9 2 5 ) ,  l e  m o m e n È  o ù  U l r i k e  f a i t  s o n  t e s t â m e n t .  L r h i s t o i r e  d e s  M y l i u s ,

bourgeo is  a l lemands ins ta l lés  à  V ienne où  i l s  \be ,sont .  enr ich is  dans  les  a f fa i -

r e s  e t  c e l l e  d e s  W o y t i c h ,  s e r v i t e u r s  d e  1 ' E t a t  a u t r i c h i e t ,  f l t e s t  p a s  s a n s  i n t . é -

rêÈ documenta i re  pour  la  conna issance de  la  soc ié té  v ienno ise .  De même la

deux ième par t ie  du  l i v re  donne un  tab leau in té ressant  de  Ber l in  à  1 'époque de

I ' in f la t ion .  U l r i ke  y  re t rouve Lo thar  My l ius  qu i  es t  devenu un  banqu ier  cyn i -

que e t  sans  scrupu le .  La  cap i ta le  du  Re ich  es t  en  pro ie  à  la  f rénés ie  de  la

s p é c u l a t i o n ,  l a  g u e r r e  e t  I a  d é f a i t e  y  o n t  l i b é r é  d e s  f o r c e s ' i n q u i é t a n t e s ,
t t l a  m o d e  f o l 1 e  d e s  a n n é e s  2 o t t  e t  l e s  t e n d a n c e s  t t m o r b i d e s . . . .  d e s  c o u r a n t s  a r t i s -

t i q u e s  c o n t e m p o r a i n s t '  ( l ) .

Cependant ,  en  dép iÈ de  tous  ces  rappe ls  de  la  réa l i té  h is to r ique

e t  p o l i t i q u e ,  l e  v é r i t a b l e  i n t é r ê t  d u  l i v r e  e s t ,  a i l l e u r s .  C e  q u i  r e t i e n t  l r a t -

ten t ion  de  Wassermann en mâme Ëemps que ce l le  du  lec teur ,  c tes t  1 té t , range

h i s t o i r e  d ' U l r i k e  e t  l e  r é c i t  d e  s e s  i n t r i g u e s .  L r é p o q u e  d e  g r a n d s  b o u l e v e r s e -

ments  fourn i t  à  ce t te  avenÈur iè re  un  champ drac t ion  à  sa  mesure ,  un  théât re

adapté  à  ses  ambi t ions ,  ma is  1 'ac t ion  pour ra i t  en  réa1 i té  se  passer  à  une au t re

date .  P lu tô t  que couuûe Ce vér i tab les  produ i ts  de  leur  époque,  les  personnages

nous appara issent  coûune des  types  por teurs  d rune s ign i f i ca t ion  généra le .  He lmut

Ot to  My l ius  es t  le  modè le  t rad i t ionne l  de  l ravar ic ieux ,  U l r i ke  ce lu i  de  l r in -

t r igan te .  I l s  ne  sont  pas  dérerminés  pas  leur  temps mais  par  leur  na ture  pro-

fonde et le l ivre se présente plutôt conme un réci t  romanesque et comme une

étude psychologique que comme un documenE histor ique.

Crest.  le cas pour Ia plupart  des romans de lJassermann. Les donnêes

de 1 'h is to i re  n ry  sont  pas  rée l lement  in tégrées  au  réc i t  conme ce la  se  produ i t

par exemple dans le l ivre dtAnna Seghers Die Toten bleiben jung. Chez Anna

Seghers ,  l rh is to i re  es t  éga lement  évoquée à  t ravers  des  des t inées  ind iv idue l -

les ,  ma is  Erw inr ' von  K leum ou von Wenz low sont  des  personnages en t iè rement

cond i t ionnés  par  les  événements  de  1répoque,  i l s  en  suppor ten t  le  po ids .  Ces

événements occupent une place déterminante dans lract ion. Chez l^ lassermann, les

personnages ne sont affecÈés par eux que de nanière épisodique et souvent su-

per f i c ie l le .  B ien  sûr ,  U l r i ke  représente  auss i  son  époque,  ma is  l rauÈeur

( l )  ï b i d . r  p .  5 r 2 .
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s ra t t ache  su r tou t  à  me , t t r e  en  re l i e f  l t o r i g i na l i t é  de  son  tempéramen t  e t  1e

ca rac tè re  i nso l i t e  de  son  ex i s tence .

Les  l ec teu rs  auxque l s  s tad ressa i t  Wasse rmann  on t  ce r ta inemen t

appéc ié  ces  rappe l s  de  l eu r  h i s to i re  ac tue l l e .  Des  romans  te l s  que  Chr i s t i an

I {ahnscha f fe  e t  U l r i ke  l { oy t i ch  l eu r  appa ra i ssa ien t  comrne  des  l i v res  so l i demen t

anc rés  dans  1a  réa l i t é  ;  i 1s  y  re t rouva ien t  des  pe rsonnages  engagés  dans  des

v i c i s s i t u d e s  s e m b l a b l e s  à  c e l l e s  q u ' i 1 s  c o n n a i s s a i e n t  e u x - m ê m e s  d a n s  1 a  v i e

r é e 1 l e .  L e  l e c t e u r  d ' a u j o u r d ' h u i ,  p o u r  q u i  t o u t e s  c e s  i n f o r m a t i o n s  d r o r d r e

po l i t i que  e t  h i s to r i que  ne  re lèven t  p lus  de  l t ac tua l i t é  imméd ia te ,  ép rouve

u n e  i m p r e s s i o n  d i f f é r e n t e 3  i l  r e g r e t t e  1 ' a b s e n c e  d r u n e  v u e  d ' e n s e m b l e  s t r u c -

t u r é e .

Mais  i l  fau t  d i re  à  la  décharge de  l . lassermann qu ' i I  a  ê tê

h a b i l e  à  p e i n d r e  l e s  r é a l i Ë é s  s o c i a l e s  q u e  l e s  r é a l i t é s  p o l i t i q u e s  d e

temps.  Dans ce  domaine ,  ses  observa t ions  sont  p lus  pénét ran tes ,  même

cer ta ine  man ière ,  e11es  res ten t  encore  l im i tées .

p l u s

s o n

s i ,  d r u n e

Un pe in t re  de  la  v ie  bourgeo ise

Le tab leau de  la  soc ié té  a l lemande qu ' i l  nous  res t i tue  es t  d tabord

l im i té  dans  le  temps.  \ , Iassermann décr i t  avec  préd- t lec t ion  1a  soc iê té

wi lhe lmin ienne.  Cer tes ,  l rac t ion  pr inc ipa le  de  ses  dern ie rs  romans comne

L r A f f a i r e  M a u r i z i u s  o u  E t z e l  A n d e r g a s t  s e  d é r o u l e  à  1 ' é p o q u e  d e  l a  R é p u b l i q u e

de I {e imar ,  ma is  ces  l i v res  possèdent  en  réa1 i té  deux  ac t ions  qu i  se  superpo-

sent  ou  se  jux taposènt  e t  dont  l tune  se  passe avant  la  guer re .  Dans L tAf fa i re

Maur iz ius ,  I 'h is to i re  de  Leonhard  e t  de  son procès ,  imbr iquée dans  l rac t ion

écr i te  au  présent ,  es t  an tér ieure  à  1914.  11  en  es t  de  même des  événements

re la tés  dans les  250 premières  pages drEtze l  Andergas t  ou  dans  la  parÈ ie  rnéd iane

de La  t ro is ième Ex is tence de  Joseph Kerkhoven.  Le  cent re  de  grav i té  de  1a

f resque soc ia le  se  s i tue  dans  l rA l lemagne impér ia le ,  c res t -à -d i re  à  une époque

marquée par  d ' impor tan ts  rec lassements  soc iaux .

S o u s  1 ' e f f e t  d e  l t i n d u s t r i a l i s a t i o n  e t  d e s  p r o g r è s  d e  1 ' é c o n o r n i e ,

la société al lemande a alors changé de forme ;  el le est devenue une Klassen-

gese l lschaf t ,  dans  laque l le  le  n iveau de  r i chesse joue un  rô le  p r i rnord ia l  dans

l a  r é p a r t i t i o n  e n  " c l a s s e s t ' ,  a l o r s  g u r e l l e  é t a i t  j u s q u e - l à  u n e . S È â n d e g e s e l l -

schaf t ,  dans  laque l le  la  na issance dé termina i t  l tappar tenance à  te l  ou  te l
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" o r d r e " .  P e u  à  p e u  s e  s o n t  c o n s t i t u é e s  l e s  t r o i s  e l a s s e s  d e  l a  s o c i é t é  w i l h e l -

min ienne :  p ro lé ta r ia t ,  c lasses  moyennes,  c lasses  supér ieures .

Dans la  c lasse  supér ieure ,  l -a  nob lesse cons t i tua i t  un  groupe pr iv i -

l ig ié  qu i  joua i t  dans  1a  v ie  po l i t ique  un  rô le  de  premier  p lan ,  sans  conmune

mesure  avec  son impor tance numér ique e t  éconorn ique tou jours  p lus  res t re in te .

E l l e  o c c u p a i t  l e s  p o s t e s  1 e s  p l u s  é 1 e v é s  d a n s  l t a r m é e ,  l e s  m i n i s t è r e s ,  1 a

d i p l o m a t i e  e t  1 a  h a u t e  a d m i n i s t r a t i o n .  C a s t e  n e t t e m e n t  d i f f é r e n c i é e ,  e 1 1 e

é t a i t  s o u c i e u s e  d e  m a i n t e n i r  s e s  t r a d i t i o n s  e t  s e s  p r é r o g a t i v e s ,  m a i s  e 1 1 e

n t é t a i t  p a s  f e r m é e  à  t o u t e  i n f l u e n c e  e x t é r i e u r e .  O n  a s s i s t e  e n  e f f e t ,  p e n d a n t

tou te  la  pér iode w i lhe lmin ienne,  à  une fus ion  progress ive  dà  1a  haute  bourgeo i -

s ie  e t  de  1a  nob lesse qu i  about i t  à  un  é la rg issement  de  la  base soc io log ique

d e  c e t t e  d e r n i è r e ,  m a i s  n o n  à  l a  d i s p a r i t i o n  d e  s o n  s t y l e  d e  v i e .  E n  e f f e t

les  g rands  bourgeo is  accédant  à  la  nob lesse adopta ien t  rap idement  la  rnenta l i té

de  leur  nouve l le  c lasse .  En 1900,  l -es  213 des  se igneur ies  de  l rEs t  appar te -

na ien t  à  de  grands  bourgeo is ,  ma is  la  p répondérance soc ia le  de  la  nob lesse

ter . r ienne de  PrussTntava i t  pas  é té  rée l lement  en tamée.  La  haute  bourgeo is ie ,

pour  sa  par t ,  se  composa i t  de  grands  indus t r ie ls  e t  de  chefs  de  grandes en t re -

pr ises .  Son enr ich issement  in in te r rompu depu is  1 tépoque des  Gr i jnder jahre  la

sépara i t  de  p lus  en  p lus  ne t tement  du  res te  de  la  bourgeo is ie  e t  1a  poussa i t

à  s ' a s s i m i l e r  à  l r a r i s t o c r a t i e  f o n c i è r e ,  à  s e  f é o d a l i s e r .  E l l e  r e c h e r c h a i È

l r a n o b l i s s e m e n È r  1 e s  m a r i a g e s  a r i s t o c r a t i q u e s ,  a c h e t a i t  d e s  d o m a i n e s  e t  d e s

gent i lhommières .  Beaucoup drh is to r iens  sont  sévères  à  son égard ,  l taccusant

d e  n r a v o i r  r e c h e r c h é  q u e  l e  p r o f i t ,  d e  s t ê t r e  d é s i n t é r e s s é e  d e s  q u e s t i o n s  p o -

l i t i q u e s  e t  m ô m e  d ' a v o i r  é t é ,  p a r  s a  p a s s i o n  e x c l u s i v e  d e  1 r é c o n o m i e ,  l e
t t fossoyeur  de  la  cu l tu re t t .

'  
Le  Mi t te ls tand se  d is t ingua i t  des  c lasses  supér ieures  par  un  n iveau

de r i chesse beaucoup p lus  modeste ,  du  pro lé ta r ia t  par  une sens ib i l i té  d i f fé -

ren te .  Cré ta i t  un  groupe à  la  sÈruc ture  complexe,  eng lobant  1a  paysanner ie

qu i  sou f f ra i t  de  la  t rans format ion  de  l rA l lemagne en  pays  indus t r ie l ,  la  pe-

t iÈe  bourgeo is ie  du  commerce e t  de  l ra r t i sanat  qu i  suppor ta i t  rua l  la  concur -

rence de  l rus ine  a ins i  que les  membres  des  pro fess ions  l ibéra les ,  les  fonc-

t ionna i res  e t  les  ense ignants  qu i  cons t i tua ien t  le  B i ldungsb i . i rger tum.  Le  n i -

veau d t ins t rucÈ ion  de  la  c lasse  moyenne é ta i t  t rès  d i f fé ren t  se lon  les  ca té-

gor ies  p ro fes ionne l les  ;  t rès  bas  chez  les  nouveaux r i ches  au  goût  incer ta in ,

i l  étai t  élevé chez les membres du Bi l -dungsbi i rgertum, groupe qui recevait  et
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t ransmeÈta i t  1a  cu l tu re  e t  fourn issa i t  dans  les  v i l les  le  g ros  des  t roupes

p o u r  l e s  a c È i v i t é s  c u l t u r e l l e s  e t  a r t i s t i q u e s .

Le  pro lé ta r ia t  regroupa iE les  ouvr ie rs  des  campagnes e t  des  v i11es .

Les  premiers  v iva ien t  d tune man ière  beaucoup p lus  p réca i re  dans  les  g randes

s e i g n e u r i e s  p r u s s i e n n e s  q u t à  l r O u e s t  d u  t e r r i t o i r e .  L e s  s e c o n d s ,  d o n t  l e

n o m b r e  p a s s a  d e  5  à  9  m i l l i o n s  e n t r e  1 8 8 2  e t  1 9 c - 7 ,  n e  p r o f i t è r e n t  p a s  d e

l renr ich issement  gênêra l  de  I tEmpi re  au  môme t i t re  que les  au t res  ca tégor ies

de la  popu la t ion .  Leurs  cond i t ions  drex is tence e t  de  logement  é ta ien t  var ia -

b les  se lon  les  v i l les  e t  les  rég ions  :  acceptab les  dans  cer ta ines  c i tés  ou-

v r i è r e s  c r é é e s  à  f  i n i t i a t i v e  d u  p a t r o n a t ,  e l l e s  é t a i e n t  b e a u c o u p  p l u s  d i f f i -

c i les  dans  les  g rands  imrneub les  t r i s tes  de  cer ta ins  quar t ie rs  ber l ino is .  Un

sous-pro lé ta r ia t  u rba in  subs is ta i t  encore ,  même sr i l  é ta i t  peu impor tan t  numé-

r iquement .

Quand on  s ' in te r roge sur  les  ca tégor ies  de  ce i te  soc ié té  que l . Iasser -

mann a  décr i tes ,  on  s taperço i t  que cer ta ines  n ton t  pas  re tenu son a t tenËion .

A ins i  le  monde de  Ia  campagne 
" " t  

p t "Jque to ta lement  absent  de

ses  l i v res .  A  l rexcept ion  de  que lques  réc i ts  corune Adam Urbas  qu i  nous  pré-

sente  un  Por t ra i t  de  paysan,  de  que lques  chap i t res  du  Moloch e t  de  Renate  Fuchs

où la  v is ion  de  la  campagne es t  en t iè rement  s té réo typée-e t  de  L tHomme de 4O Ans

qui évoque l f  existence drun gent i lhornme canpagnard, les romans de I , Iassermann

d é c r i v e n t  p r e s q u e  t o u j o u r s  I ' u n i v e r s  d e s  v i 1 1 e s .

L f a u È e u r  n e  s t a t t a r d e  p a s  n o n  p l u s  à  1 ' é È u d e  d u  p r o l é t a r i a t .  u r b a i n

dont 1a formation est pourÈant un des phénomènes sociologiques pr imordiaux de

son époque.  Cer tes ,  nous  t rouvons  de  lo in  en  lo in  des  no ta t ions  qu i  p , rouvent

que Was.sermann a  ressent i  I t impor tance des  prob lè rnes  soc iaux  nés  de  I t indus-

t r ia l i sa t ion  e t  de , l - ru rban isa t ion .  Dans Renate  Fuchs ,  Erw in  Re iner  e t  Chr is t ian

I^ lahnschaf fe ,  i1  fa i t  a l lus ion  aux  grèves  des  ouvr ie rs  v ienno is  e t  des  dockers

de Londres ,  à  des  démonst ra t ions  e t  des  heur ts  en t re  rnan i fes tan ts  e t  bourgeo is

sur  la  p romenade du  R ing .  I r len ,  un  des  personnages drEtze l  Andergas t ,  es t  un

Pat ron  d tespr i t  p rogress is te  qu i  a  soutenu les  revend ica t ions  de  ses  ouvr ie rsT

et dans Christ ian l^ lahnschaffe le révolut ionnaire Ivan Becker peinÈ un tableau

drarna t . ique  des  cond i t ions  d tex is tence du  peup le  russe vers  1905.  È la is  on  re t i -

re  de  la  lec tu re  de  tous  ces  romans l t impress ion  que l rau teur  cor roa i "sa i t  ma l

la  s i tua t ion  e t  les  p rob lèmes du  pro lé ta r ia t  ;  i c i  encore ,  on  regre t te  l tabsence
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df  une vue drensemble  s t ruc tu rée  e t  nuancée.  I , lassermann se  por te  vo lon t ie rs
aux  ex t rêmes,  i l  évoque la  pauvre té  la  p lus  p i toyab le ,  i l  nous  fa i t  pénét re r

à  la  su i te  de  Chr is t ian  I ^ Iahnschaf fe  e t  d rEtze l  Andergas t  dans  1es  quar t ie rs

miséreux  des  grandes mét ropo les ,  décr i t  l tex is tenee du  Lumpenpro le ta r ie t .

S e s  h é r o s  s o n t  a t t i r é s  p a r  " I a  p e t i t e  v i e  d e  f o u r m i s  d e s  p e t i t e s  g e n s ,  p a r

les  a r r iè re-cours  e t  les  rue l les  de  ban l ieue,  par  tou t  ce  qu t i l  y  a  de  dou-

teux '  e t  de  louche (dans  ces  quar t ie rs )  r  pâr  tous  les  ê t res  réprouvés  e t

p e r d u s "  ( l ) .  C e t t e  é v o c a t i o n  d e  " l a  s o m b r e  p r o v i n c e  f r o n t a l i è r e  d u  m o n d e  s o -

c ia l "  (2 )  témoigne p lus  souvent  d . tun  goût  pour  Ie  ronanesque e t  pour  la  pe in tu -

re  des  bas- fonds  dans  un  espr i t  qu i  s tapparente  à  ce lu i  d 'Eugène sue que

d t u n e  v o l o n t é  d e  d é c r i r e  o b j e c t i v e m e n t  l a  r é a r i t é  s o c i a l e .

L e s  c l a s s e s  m o y e n n e s  f o n t  l r o b j e t  d f u n e  d e s c r i p t i o n  b e a u c o u p  p l u s

é1aborée.  Wassermann por te  i c i  des  appréc ia t ions  d i f fé ren tes  se lon  qu t i l

s ' a g i t  d e  l a  p e t i t e  b o u r g e o i s i e  o u  d e  l a $ b o u r g e o i s i e  c u l t i v é e 1  A  1 r é g a r d  d e

la  p remière  ca tégor ie  dont  i l  es t  lu i -même issu ,  i1  man i fes te  une hargne cons-

tan te  dans  ses  premières  oeuvres ,  i l  dénonce sans  compla isance son hor izon

é t r i q u é  e t  s o n  n n é p r i s  d e  1 ' a r È  ( 3 ) .  M a i s ,  a p r è s  a v o i r  r é g 1 é  s e s  c o m p t e s  a v e c

e1 le  dans  Enge lhar t ,  Gaspard  Hauser  e t  Le  Bonhomme aux  Oies ,  i l  s ra t tache

moins  à  Ia  décr i re .  Les  représentanÈs du  B i ldungsb i i rger tum.  au  cont ra i re  se

rencont ren t  dans  la  p luparÈ de  ses  romans e t  son t  p lacés  sous  un  éc la i rage

généra lemenÈ p lus  favorab le .  I l s  son t  a rch i tec tes  comme Faber ,  avocats  comme

Laud in ,  h is to r iens  de  l ra r t  comme Leonhar t  Maur iz ius ,  écr iva ins  comme A lexan-

der Herzog, médecins comme Kerkhoven, chercheurs scient i f iques conrme Benda.

I l s  représenten t  une par t ie  impor tan te  du  mi l ieu  soc ia l  dans  leque l  I , Iassermann

a vécu à  par t i r  du  tournant  du  s ièc le

Mais  les  c lasses  p lus  é levées  de  la  soc ié té r  la  r i che  bourgeo is ie ,

on t  éga lement  capt ivé  son a t ten t ion  e t  s t imu lé  son imag ina t ion  de  romanc ier .

I1  n fes t  guère  de  romans où  ces  c lasses  ne  so ien t  représentées  e t  beaucoup

de personnages pr inc ipaux  en  sont  i ssus .  Renate  Fuchs  es t  née dans  une r i che

fami l le  de  Mun ich ,  les  parents  d tErw in  Re iner  sont  de  grands  bourgeo is  qu i

( l )  E t z e l ,

( 2 )  r b i d . ,

368  .

370 .

(3 )  Cf  .  in f ra rp .  388 sq .

P .

p .
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possèden t  une  fo rÈune  fonc iè re  co lossa le ,  I . l o l f gang  l ùahnscha f fe ,  pè re  de  Chr i s -

t i an ,  esÈ  un  pu i ssan t  magna t  de  l r i ndus t r i e  rhénane .

QuanÈ à  l a  nob lesse ,  on  l a  rencon t re  a l l i ée  à  I a  p lupa rÈ  de  ces

g randes  fa rn i l l es  bou rgeo i ses .  Rena te  es t  p rom ise  à  un  duc re t  C ra rn r l on ,  l t am i

de  Chr i s t i an  Wahnscha f fe ,  es t  un  nob le  de  hau te  l i gnée .

L fessen t i e l  de  I t oeuv re  de  Wasse rmann  déc r i t  pa r  conséquen t  une

f r a n g e  s o c i a l e  a s s e z  b i e n  d é l i m i t é e  e t  r e l a t i v e m e n t  é t r o i t e .  L e  c e n t r e  d u

tab leau  es t  occupê  pa t  l a  t t bou rgeo i s i e t t  au  sens  l e  p lus  l a rge  du  te rme ,  des

p e r s p e c t i v e s  s r o u v r e n t  é g a l e m e n t  s u r  l r e x i s t e n c e  d e  1 a  n o b l e s s e  ( l ) .

t r l asse rmann  rend  avec  exac t iÈude  ce r ta ins  phénomènes  soc io log iques

de  son  tenps ,  en  pa r t i cu l i e r  1a  vo lon té  des  membres  d 'une  c lasse  dé te rm inée

d e  s ' é l e v e r  d a n s  1 r é c h e l l e  s o c i a l e ,  d e  p é n é t r e r  d a n s  l a  c l a s s e  s u p é r i e u r e .

U l r i ke  I ^ Ioy t i ch  qu i  es t  né  dans  une  modes te  f au i l l e  d ' o f  f  i c i e r s

autr ich iens soumise à de perpétuels chang,ements de garnison et  v ivant  dtune

ma ig re  so lde ,  pa rv ien t  à  s r i nc rus te r  dans  l a  f am i l l e  p lus  r i che  des  My l i us .

L a  b o u r g e o i s i e  c h e r c h e  à  s t a l l i e r  à  l t a r i s t o c r a t i e  f o n c f è r e  e t  u n e  d e s  f i l l e s

de  1 'an t i qua i re  My l i us  f a i t  un  mar iage  nob le .  Dans  de  t rès  nombreux  romans ,

Wasse rhann  esqu i sse  ces  re la t i ons  en t re  nob les  e t  bou rgeo i s  :  1e  mus i c i en

Danie l  Nothaf f t ,  dans Le Bonhorqme aux Oies,  a pour  ami Eberhar t  von Auf fen-

be rg  e t  O l i v i a ,  dans  l e  roman  qu i  po r te  son  nom,  es t  1 i ée  à  Mar ianne  von

Fr ieshe im .  Les  deux  caÈégor ies  t enden t  à  se  f ond re  en  une  c lasse  un ique ,  d ' au -

tan t  p lus  que  l r a rgen t  pousse  aux  rec lassemen ts  soc iaux .  Les  a r i s toc ra les

ru inés  ou  sen tan t  se  p réc ip i t e r  l e  déc l i n  de  l eu r  cas te  reche rchen t  1 ra l l i -

ance  avec  Ia  nouve l l e  r i chesse .  Les  l i v res  de  l Jasse rmann  en  donnen t  de  mu l -

t i p l es  exemp les ,  conme i l s  me t tenÈ  en  év idence  l a  mon tée  géné ra le  de  l a  bou r -

geo i s i e ,  " sa  p rédominance  e t  sa  f o r ce  sans  cesse  c ro i ssan te "  (2 )  dans  l a

soc ié té  w i l he lm in ienne .  L rauÈeur  sou l i gne  auss i  1e  rô1e  ém inen t  de  l a "bou r -

( l )  Que lques  romans res t iÈuent  un  panorama soc ia l  p lus  la rge .  A ins i ,  dans
Christ ian tr lahnschaffe, Wassermann veut donner une image globale de 1a

@ u i s 1 a h a u t e a r i s t o c r a t i e j u s q u ' a u x c o u c h e s 1 e s
p lus  dé favor isées ,  ma is  l rexécut ion  de  ce  pro je t ;  sans  doute  t rop  ambi -
t ieux ,  n res t  pas  tou jours  conva incante ,  e l le  n réchappe pas  à  cer ta ines
formes dt exagérat ion romanesque.

( 2 )  E .  R e i n e r ,  p .  2 7 .
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g e o i s i e  c u l t i v é e l t d a n s  l a  v i e  s o c i a l e  e t  i n t e l l e c t u e l l e  ;  c r e s t  d a n s  c e  g r o u p e

que  se  rec ruËen t ,  depu i s  1e  che rcheu r  sc ien t i f i que  Benda ,  j usqu tau  médec in

Joseph  Ke rkhoven '  ses  pe rsonnages  l es  p lus  es t imab les .  Cependan t ,  l f image

d rensemb le  qu t i l  nous  res t i t ue  de  1a  bou rgeo i s i e  es t  f r anchenenÈ  néga t i ve  e t

p e s s  i m i s  t e  .

Dans  sa  c r i t i que  de  l a  soc ié té  bou rgeo i se ,  I , l asse r rnann  s f  a t t ache

d ' a b o r d  à  m o n t r e r  I e  r ô l e  c o r r u p t e u r  d e  l r a r g e n t ,  t h è m e  q u i  a p p a r a î t  t r è s  t ô t

d a n s  s o n  o e u v r e .  D è s  L e s  J u i f s  d e  Z i r n d o r f ,  i 1  d é c r i t  u n e  f a m i l l e  d e  p a r v e n u s ,

1a  fam i l l e  j u i ve  des  Lôwengard .  H ie r  enco re  pe t i t s -bou rgeo i s  de  F i i r t h ,  l es

Lôwengard  se  son t  en r i ch i s  dans  l es  a f f a i r es  e t  on t  é té  anob l i s .  Leu r  ascen -

s ion  soc ia le  s tes t  acco rnpagnée  d tune  t rah i son  à  1 ' éga rd  de  l eu r  co rnmunau té

d to r i g i ne  e t  d fune  néga t i on  de  tou tes  1es  va leu rs  huma ines .  Déso r rna i s  i 1s

épousenÈ  l es  conven t i ons  de  l eu r  nouve l l e  cas te  e t  on  vo i t  l e  ba ron  de  f ra î -

che  da te  ren ie r  j usqu rà  son  pè re .  Dans  E rw in  Re ine r r  l ' a rgen t  a l imen te  l e

g o û t  d u  p l a i s i r  e t  l r a p p é t i t  d e  j o u i s s a n c e .  L a  s p ê c u l a t i o n  e s t  u n e  d e s  r è g l e s

d e  l a  v i e  s o c i a { e ,  t o u t  s e  m o n n a i e  e t  t o u t  s f a c h è t e ,  j u s q u , a u  m a r i a g e .  L ' a r -

g ê n t  e s t  u n  l e v i e r  p u i s s a n t  q u i  p e r m e t  d r e x e r c e r  s a  v o l o n È é  d e  p u i s s a n c e ,

d r é t o u f f e r  l e s  s c a n d a l e s  e t  d r e n  f a i r e  é c l a t e r .  L a  b o u r g e o i s i e  é t a 1 e  u n e

r i chesse  i nso len te  e t  c l i nquan te  que  pe rço i t  de  t emps  à  au t re  un  i nv i t é  l uc i -

de .  U l r i ch  Z immermann ,  am i  d tE rw in ,  comprend  au  cou rs  d tune  récep t i on  que
t t t ou tes  ces  cou leu rs  qu i  nous  aveug len t  ne  son t  qu tune  dupe r i e r t  e t  que ,  de

c e t t e  s o c i é t é ,  s e  d é g a g e  u n e  i m p r e s s i o n  " d e  t r i s t e s s e  e t  d e  m a l a d i e "  ( l ) .  L a

fam i l l e  de  Chr i s t i an  l , I ahnscha f fe  es t  mo ins  pe rve rse  e t  cyn ique ,  ma is  sa  r i -

chesse  l u i  pe rme t  de  v i v re  dans  une  i nsouc iance  qu i  r ep résen te  une  au t re  f o r -

me  de  cu lpab i l i t é .  En fe rnoés  dans  l eu r  o rgue i l  e t  dans  l a  con temp la t i on  de

Ieu r  p rop re  un i ve rs ,  ces  g rands  bou rgeo i s  ne  soupçonnen t  même pas  l t ex i s tence

d t a u t r e s  g r o u p e s  s o c i a u x .  C h e z  e u x ,  c o m n e  c h é z  d t a u t r e s r  l r a r g e n t  e t  I t o i s i -

ve té  dég raden t  l es  ca rac tè res  e t  co r romp .enÈ  Ie  goû t .

Dans  ce t te  soc ié té  b r i l l an te  que  déc r i t  I { asse rmann  avec  p réd i l ec -

t i o n ,  o n  l i t  b e a u c o u p ,  o n  f r é q u e n t e  l e s  e x p o s i t i o n s r  l e  t h é â t r e  e t  l r o p é r a ,

on  eo l l ec t i onne  l es  ob je t s  p réc ieux  eË  on  pa r l e  l i t t é ra tu re  dans  l es  sa lons ,

( l )  I b i d . ,  p .  l 4 0 .
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m a i s  p l u s i e u r s  d a n g e r s  g u e t t e n t  c e s  ê t r e s  o i s i f s .  A  f o r c e  d e  p r a t i q u e r  l e

cu l te  de  1 'a r t ,  beaucoup abd iquent  la  vo lon té  de  v iv re ,  leur  ex is tence se

résout  en  contempla t ion  pass ive  eÈ en es thé t isme super f i c ie l .  Lorsque Ie

héros  du  Moloch,  Arno ld  Ansorge,  pénèt re  dans  1es  sa lons  v ienno is ,  i l  y

d é c o u v r e  u n e  s o c i é t é  l a s s e i  e t  p r i v é e  d e  r e s s o r t ,  i l  r e s s e n t  c h e z  t o u s  c e s

g r a n d s  b o u r g e o i s  " l r a p a t h i e  d e  1 ' â m e "  ( l ) .  C h e z  d r a u t r e s r  l a  r i c h e s s e  e t

la  fac i l i té  encouragent  le  mauva is  goût  e t  aucun des  nouveaux r i ches  que

décr i t  Wassermann n 'échappe à  ce t te  règ le .  Tout  dans  la  demeure  du  coup le

Samassa (!gg!g_I""h") est d 'une convent ion af f  l igeante !  . .oD--r]Ê qqiËte un

sa lon  à  la  décora t ion  baroque que pour  pénét re r  dans  une véranda où  végè-

ten t  | tdes  pa lmiers  e t  des  laur ie rs  roses ,  un  cyprès  e t  un  oranger  rabougr is t t  (2

La b ib l io thèque de  Chr is t ian  I , t rahnschaf fe  en  d i t  long  sur  les  goûts  incer ta ins

de ceËte  soc ié té  en  maL ière  de  l i t té ra tu re .  Amadeus VoB n fy  t rouve que r rdes

h is to i res  confuses ,  sans  début  n i  f in ,  des  é tudes  de  moeurs ,  des  sent iments

qu i  p ro l i fè ren t  conme les  mauva ises  herbes ,  un  s ty le  tapageur ,  1 'amour ,  I ta -

m o u r  e È  e n c o r e  l t a m o u r ,  o u  b i e n  1 a  m i s è r e ,  l a  m i s è r e  e t  e n c o r e  l a  m i s è r e . . . ,

de  purs  commérages,  une ph i losoph ie  popu la i re  e t  r les  bavardages hypocr i tes"  (3 )

La  méd iocr i té  de  ce t  un ivers  se  révè le  auss i  dans  l réducat ion

q u r o n t  r e ç u e ,  à  1 ' é p o q u e  i m p é r i a l e ,  l e s  e n f a n t s  d e s  f a m i l l e s  b o u r g e o i s e s .

C e t t e  é p o q u e ,  a f f i r m e  W a s s e r m a n n ,  é t a i t  c e l l e  d e s  f a u s s e s  c e r t i -

tudes  e t  des  fausses  va leurs .  Les  progrès  économiques  e t  le  b ien-ê t re  na tér ie l

engendra ien t  Ia  fac i l i té  e t  les  pères  accorda ien t  à  leurs  f i l s  une l iber té

excess ive ,  i l s  ne  se  souc ia ien t  pas  de  leur  . t ransmet t re  des  pr inc ipes  sûrs

e t  de  les  a rmer  pour  la  v ie .  I l s  n tencouragea ien t  en  eux  que le  goût  de  la

compét i t ion  économigue ou  Ie  cu l te  de  la  sc ience qu 'on  c roya i t  touÈe pu issante .

i1s  f la t ta ien t  leurs  ins t inc ts .  Cer tes ,  ces  fami l les  bourgeo ises  engendra ien t

des  savants ,  des  ar t i s tes  e t  des  indus t r ie ls  en t reprenants ,  ma is  auss i  des

o i s i f s ,  d e s  s c e p t i q u e s ,  d e s  b l a s é s  e t  d e s  ê t r e s  c o r r o m p u s .  L a  s é c h e r e s s e  d u

( l  )  Mo loch ,

(2)  Renate

p .  154 .

Fuchs ,  p .  265 .

(3 )  Chr is t ian  lJahnschaf fe ,  p .  193,
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c o e u r ,  1 ' é g o i s m e  e t  I t h y p e r t r o p h i e  d e  l r i n t e l l e c t  é t a i e n t  l e s  d é f a u t s  l e s

p lus  couranÈs.  A  cô té  de  LeonharÈ Maur iz ius  ( l ) ,  Erw in  Re iner  e t  Faber  sont

des  produ i ts  typ iques  de  ce t te  éducat ion .

Erwin a eu une enfance choyée, son éducat ion a eneouragé tous ses

penchants  na ture ls  e t  f la t té  sa  van i té ,  on  a  p r is  son imper t inence pour  une

marque de  l iber té  e t  ma in tenant  i l  es t  le  représentan t  "d 'une généra t ion  ar -

rogante  e t  sans  scrupu le"  (2 ) .  Faber  a  reçu  éga leurent  une éducat ion  t rès

1 ibéra le  qu i  exc lua i t  tou t  p r inc ipe  r ig ide  e t  tou te  fo rme de cont ra in te .  Sa

mère  a  vou lu  fa i re  de  ses  en fan ts  des  ê t res  indépendants  mais  le  roman mont re

l a  f a i l l i t e  t ô t a t e  d e  c e t t e  f o r m e  d ' é d u c a t i o n .  U n  d e s  f r è r e è  d e  F a b e r  t o u r n e

m a l ,  u n  a u t r e  m e u r È  a u  s e r v i c e  d e  l a  s c i e n c e  q u ' i l  a d é i f i é e ,  F a b e r  1 u i - m ô n e

e s t  i n a d a p t é  à  l a  v i e .  Q u a n d  I t u n i v e r s  a l l e m a n d  s ' é c r o u l e  e n  1 9 1 9 ,  i 1  n e  s a i t

cornrnent réagir .

Pour  mieux  met t re  en  év idence ce  1 ibéra l i sme excess i f ,  I {assermann

l u i  o p p o s e  1 ' e s p r i t  e t  l e s  t r a d i t i o n s  d e  l a  n o b l e s s e .  C o n t r a i r e m e n t  a u x  f a -

mi lLes  bourgeo ises ,  les  fami l les  nob les  pra t iquent  une éducat ion  s t r i c te ;

e 1 1 e s  s o n t  s o u c i e u s e s  d e  t r a n s m ê È t r e  d e s  p r i n c i p e s  e t  d e s  n o r m e s ,  d ' i n c u l q u e r

le  respec t  du  passé e t  la  r igueur  mora le ,  ma is  ce  mode dréducat ion  es t  1u i

auss i  voué à  l téchec  ;  t rop  r ig ide ,  i I  ne  peut  garan t i r  n i  la  fo rmat ion  des

c a r a c t è r e s ,  n i  1 t é p a n o u i s s e m e n È  d e s  p e r s o n n a l i t é s  ( ( 3 ) .

Ce que mont re  l , Jassermann dans  ses  romans,  c tes t  une sor te  d rapogée

éb lou issant  ma is  t rompeur  de  la  c iv i l i sa t ion  bourgeo ise  à  La  ve i l le  de  la

première  guer re  mond ia le ,  pu is  le  nauf rage de  ce t te  soc ié té  au  lendemain  du

c o n f l i t .  L a  r i c h e s s e  e t  l a  r é u s s i t e  m a t é r i e l l e ,  t e l l e s  q u ' e l l e s  s r é t a l e n t

dans  Chr is t ian  l {ahnschaf fe ,  la  v ie  soc ia le  b r i l l an te ,  Ia  p ra t ique des  ar ts

e t  de  la  sc ience conféra i t  à  ce  monde bourgeo is  l r i l l us ion  d tune sécur i té

d é f i n i t i v e  e t  d t u n e  c u l t u r e  à  I t a b r i  d e s  v i s c i s s i t u d e s  d e  l t e x i s t e n c e  b a n a l e .

I , Iasser rnann cons ta te ,  à  par t i r  de  1920,  la  fa i l l i te  de  ce  groupe soc ia l .

( l )  c f .  i n f r a ,  p .  4 o 9  s q .

( 2 )  E .  R e i n e r ,  p . 2 8 8 .

(3) I^Iassermann donne de mult iples exemples de cètte forme dréducat ion, en
part icul ier dans Gânsem-ânnchen (Sigismund von Auffenberg) et dahs Faber
(GeschichÈe der r î44i l .  

-
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A  s e s  y e u x ,  l a  b o u r g e o i s i e  n t a  p a s  s u  p r e n d r e  1 e  r e l a i s  d ' u n e  a r i s -

tocraÈ ie  en  déc1 in  e t  pé t r i f iée  dans  ses  t rad i t ions .  L "  jeunesse de  1925 ap-

paraît  coruDe une générat ion sacr i f iée par des pères imprévoyants qui nfont

la issé  au tour  d re l le  que le  v ide  ;  e l le  ne  d ispose p lus  d 'aucun fondement

s tab le .  Chr is t ian  l , t rahnschaf fe ,  Mar lene Laud in  e t  E tze l  Andergas t  ne  t rouvent

dans  le  cadre  de  leur  fanr i l le  qu 'une mora le  hypocr i te  e t  1e  déser t  du  coeur .

Leur  généra t ion  es t  désespérée e t  désor ien tée  parce  que 1e  monde des  pères

sres t  écrou lé  dans  Ia  guer re  qu i  a  révé lé  la  f rag i l i té  des  idéaux  bourgeo is

e t  leur  incapac iÈé à  con ju rer  la  montée de  1a  barbar ie .  Désormais  p lus  r ien

n ' e s t  s û r ,  l e s  b a s e s  m a t é r i e l l e s  e t  m o r a l e s  d e  c e s  e x i s t e n c à s  b o u r g e o i s e s  s e

s o n t  e f f o n d r é e s r  l e s  f o r t u n e s  s e  f o n t  e t  s e  d é f o n t r  l e s  e s p r i t s  s r é g a r e n t .

C r e s È  c e t È e  r u i n e  d e  l t u n i v e r s  s o c i a l  e t  l a  d é p r e s s i o n  m o r a l e  q u i  s t e n s u i t .

que veu len t  Ëradu i re  l -es  dern ie rs  romans de  I^ Iassermannren par t i cu l ie r  E tze l

Andergas t  e t  La  t ro is ième Ex is tence de  Joseph Kerkhoven.

A ins i  s rouvren t  des  perspec t ives  de  c r i t ique  soc ia le  qu i  son t  lo in

drê t re  dénuées d f in té rê t ,  ma is  i l  conv ien t  au{s i  de  s t inÈer roger  sur  la  man iè-

re  donÈ In lassermann a  t radu i t  ces  idées  en  ac t ion  e t  en  s i tua t ion  romanesques.

A - t - i l  r é u s s i  à  ê t r e  n o n  s e u l e m e n t  l t o b s e r v a t e u r  a t t e n t i f  d e  l a  s o c i é t é  d e

son te rnps ,  ma is  encore  un  ar t i s te  qu i  sa i t  t rans former  e t  f i xer  en  images

durab les  ses  observa t ions  ?

Une fresque inégale

Dans ce domaine conme ai l leurs, l toeuvre de l , t rassermann se présente

sous un jour ambigu. Certains romans nous offrent une vision nuancée eÈ appro-

fond ie  de  la  soc ié té  w i lheLmin ienne e t  we imar ienne,  d rau t res  ne  nous  en  res-

t i tuen t  que que lques  aspec ts  . tapageurs .

Dans L 'A f fa i re  Maur iz ius ,  la  pe in tu re  du  mi l ieu  es t  d tune f inesse

remarquab le .  La  fami l le  Andergas t  représente  la  v ie i l le  t rad i t ion  pa t r i c ienne :

l a  g é n é r a l e ,  g r a n d - m è r e  d r E t z e l ,  e s Ë  u n e  p e r s o n n e  d é l i c a t e  e t  c u l t i v é e ;  s o n

f i l s r  le  p rocureur ,  a  conservé  la  d is t inc t ion  de  sa  cas te  rna is  auss i  sa  r i -

g id i té  eË son.orgue i l .  11  occupe dans  la  soc ié té  une p lace  incontes tée .  La

v i l le  en t iè re  les  respec tere t  ses  jugements  ne  sont  pas  remis  en  cause ;  sa

p la ido i r ie  à  l toccas ion  du  procès  Maur iz ius  a  ê tê  admise  par  tous  coume un

jugernent pénétrant et  indiscutable porté sur 1tépoque. Le procureur Andergast

es t  de  ceux  quron écoute  e t  qu i  donnent  le  ton  dans  ce tÈe soc ié té  au tor i ta i re ,
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r ig ide  e t  h ié rarch isée de  l rA l lemagne impér ia le .

Peter PauI Mauriz ius pour sa part  a toujours vécu dans le monde

ét r iqué e t  l im i té  de  la  pe t i te  bourgeo is ie ,  avec  pour  seu le  échappée o f fe r te

à  s o n  r e g a r d  l e s  p e r s p e c t i v e s  d e  r é u s s i t e  e È  d t a s c e n s i o n  s o c i a l e s  d e  s o n  f i l s

L e o n h a r t  p o u r  q u i  i l  a  È o u t  s a c r i f i é .  C e l u i - c i  a  ê t ê  g â t é  p a r  1 ' e x i s t e n c e ,

comme en témoignent  sa  pos i t ion ,  son  mar iage,  ses  re la t ions  e t  son  mode de

v i e .

De Ëoutes  ces  ex is tences  bourgeo ises  se  dégage,  ma lgré  les  appa-

rences ,  une impress ion  de  vacu i té .  Cer tes ,  chacun fa i t  car r iè re ,  ce  qu i  im-

por t .e  aux  yeux  du  monde :  Leonhar t  l {a r r r i z ius  dev ien t  un  br i l lan t  h is to r ien

de l ra r t  e t  Mons ieur  d 'Andergas t  a t te in t  au  sor lmet  de  sa  p . r :o fess ion .  Ma is ,

revenant  sur  son passé,  i l  do i t  reconnaî t re  que ce  cheminement  honorab le  e t

même pres t ig ieux  n tes t  pas  1e  vér i tab le  accompl issement  d 'une v ie  :
t tD ix -hu i t  ans  d tune v ie  d rhomme ;  on  es t  devenu v ieux  e t  on  n fa

r ien  dans  les  mains .  Aux  yeux  du  monde,  cer tes ,  i l  y  a  la  fonc t ion ,  la  car r iè re

la ls i tua t ion ,  ma is  gue res te- t - i l  dans  1a  main  ?  A  vo i r  les  choses  exac temenç,

ces  d ix -hu i t  années représenÈent  une durée sans  f in .  Une sor te  d 'ennu i  s ' in -

s inue dans  la  v ie  des  hommes de la  c lasse  bourgeo ise  quand i l s  v ie i l l i ssent  ,

ennu i  auss i  dévas ta teur  que le  vorace te rmi te ;  l tob je t  qu i i l  han te  res te  abso-

l u m e n t  i n t a c t  à  l a  s u r f a c e  ;  à  I ' i n t é r i e u r ,  i l  n t e s t  p l u s  q u t u n e  f a r i n e  d e

p o u r r i t u r e "  ( l ) .

A  Ber l in ,  EËze l  apprend auss i  à  connaî t re  1es  c lasses  moins  favo-

r isées  dans  la  modeste  pens ion  Bob ike  e t  chez  sa  logeuse Frau Schneevogt  à

qu i  r ien  ne  réuss i t  dans  la  v ie  e t  qu i  ne  peut .  se  passer  de  fa i re  "des  remar -

ques  mépr isan tes  sur  I t incapac i té  d fun  s ieur  Schrn i tz  qu i  é ta i t  devenu quand

même d i rec teur  d tus ine ,  ou  d 'une dame Henn ings ,  f i l l e  d tun  savet ie r ,  qu i  ha-

b i te  ma in tenant  dans  une v i l la  de  Grunewald  e t  possède son au to"  (2 ) .

Avec  beaucoup drhab i leÈé,  I , Iassermann a  su  pro longer  Ie  por t ra i t

phys ique e t  mora l  de  ses  personnages par  une évocat ion  de  leur  cadre  de  v ie .

I l  mont re  l raccord  qu i  ex is te  en t re  les  ê t res  e t  leur  monde fami l ie r .  Dans

le bureau du procureur Andergast,  règne une propreté et un ordre méticuleux,

( l )  M a u r i z i u s ,  p .  1 4 7 .

( 2 )  l b i d . ,  p .  2 1 7 .
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le  u rob i l ie r ,  t rès  s t r i cÈ,  donne une impress ion  de  f ro ideur .  Chez Peter  Pau l

Maurizius, nous découvrons un intér ieur pet i t -bourgeois avec des meubles

bana ls  e t  une ornementa t ion  de  pacot i l le ,  la  pens ion  Bob ike  es t  un  pe t i t

univers balzacien et la chambre austère de Wareuune le repaire d'un réprouvé

Ie  rnob i l ie r  y  es t  rédu i t  au  s t r i c t  nécessa i re  e t  seu ls  les  l i v res  en tassés

témoignent encore d'une présence humaine.

L tAf fa i re  Maur iz ius  nous  res t i tue  L t image d 'une soc ié té  condamnée

à Ia f ix i té.  Mârne si  cerÈaios.e cornmê Leonhart  Mauriz ius, parviennenE à dépas-

s e r  l a  c o n d i t i o n  d a n s  l a q u e l l e  l e s  a  p l a c é s  l e u r  n a i s s a n c e r  l e s  c a t é g o r i e s  e t

les  bar r iè res  nren  subs is ten t  pas  moins .  Les  pos i t ions  anc iennes semblen t

ina t taquab les  e t  i l  fau t  au  peÈi t -bourgeo is  P .P.  Maur iz ius  r r r ,  t ch" . r rement  hors

du commun e t .  l ra ide  d tE tze l  poùr  parven i r  à  ébran le r  le  p rocureur  Andergas t .

Conrne.dans  ces  fami l les  bourgeo ises  "où  la  tendresse es t  mor te  depu is  des

g é n é r a t i o n s " r  l e s  r e l a t i o n s  e n t r e  l e s  ê t r e s  s t é t a b l i s s e n t  s u r  l a  b a s e  d e  l r a u -

to r i té  e t  de  1 'obé issance;  ceux  qu i ,  cor t rne  Cami l le  Raf f ,  veu len t  c réer  de

nouveaux rappor ts ,  son t  rap idement  é l im inés .  I l  es t  donné au  procureur  d 'ô t re

écouté ,  ma is  Cami l l -Raf f  ne  peut  fa i re  en tendre  sa  vo ix  e t  Leonhar t  I ' Iaur iz ius

ne peut  appor te r  la  p reuve de  son innocence.  Cres t  dans  ce t te  r ig id i té  du

corps  soc ia l ,  dans  le  respecE.  excess i f  de  l rau tor i té  e t  dans  l rabsence de  sens

cr i t ique  que rés ide  la  cause de  I 'e r reur  jud ic ia i re  :  quand le  p rocureur  a

p a r l é ,  p e r s o n n e  n e  s o n g e  à  m e t t r e  e n  d o u t e  s e s  p a r o l e s .  L ' e r r e u r  j u d i c i a i r e

e s t  b i e n  a u t r e  c h o s e  q u ' u n  s i p p l e  f a i t  d i v e l s ,  e l l e  e s t  l e  r e f l e t  d e  l a  s i t u a -

t i o n  s o c i a l e .

Dans les autres romans, la cr i t ique de

du mil ieu sont rarement aussi  sobres et nuancées

l iassermann s ra t tache le  p lus  souvent  à  décr i re  Ie

s ie  de  son temps,  à  nous  res t i tuer  son ex is tence

t i tude de  no ta t ions  p i t to resques.

que dans  L 'A f fa i re

l a  s o c i é t é  e t  l a pe in tu re

M a u r i z i u s .

s ty le  de  v ie  de  la  bourgeo i -

quot idienne grâce à une mul-

11  évoque les  g randes demeures  bourgeo ises .  comme ce l le  d 'Erw in

Reiner,  les gent i lhomuières et les pavi l lons de chasse de la farni l le l . lahnschaf-

fe ,  les  in té r ieurs  somptueux  de  la  bourgeo is ie  v ienno ise .  11  décr i t  les  récep-

t ionsr  les  bavardages v ides  des  sa lons ,  les  scanda les  ampl i f iés  par  la  Presse '

l ra l t .e rnance des  mois  d ré té  à  la  campagne e t  des  h ivers  en  v i l le ,  la  pass ion



-  38 r

du jeu  eË de l fau tomobi le ,  tou t  ce  qu i  fa i t  la  t rame de ces  ex is tences  o is ives

et  gu i  ne  parv ien t  pas  à  d iss iper  1 'ennu i  de  v iv re .  A  t ravers  ce t te  pe in tu re

de la  v ie  quot id ienne i l  parv ienE à  suggérer  l ra tmosphère  de  son temps,  le

c l imat  mora l  e t  le  ma la ise  de  la  soc ié té ,  ma is  i l  n resÈ pas  ra re  que ce  goût

pour  les  réa l i tés  quot id iennes  d in inue la  por tée  de  ses  ana lyses  soc io log iques

Wassermann  a ime  rega rde r  v i v re  ce t t e  soc ié té  bou rgeo i se ,  pa rce  qu t

l a  c ô t o i e ,  p a r c e  q u t e l l e  f o u r n i t  à  s e s  t a l e n t s  d e  p s y c h o l o g u e  u n  o b j e t  d r é t u d e

e x c e p t i o n n e l ,  m a i s  a u s s i  p a r c e  q u e  c e  s p e c t a c l e  1 r é b l o u i t  e t  f l a t t e  s o n  p e n c h a n i

p o u r  1 e s  d é t a i l s  i n s o l i t e s .  E n  d é c r i v a n t  l e  p l a i s i r  q u e  p r e n d  u n  d e  s e s  p e r s o n -

n a g e s ,  U l r i k e  W o y t i c h ,  à  o b s e r v e r  1 e s  a s p e c t s  1 e s  p l u s  d i v e r s  e t  l e s ,  p l u s  p i t -

t o resques  de  l a  soc ié té  con tempora ine ,  Wasse rmann  semb le  avo i r  avoué  sa  p rop re

pass ion  e t  son  p rop re  éb lou i ssemen t  i

" La  f o rme  eÈ  l a  na tu re  de  l a  soc ié té  eu ropéenne  ( . . . )  l u i  é ta ien t

auss i  f a rn i l i è res  qu 'au  bo tan i sEe  une  ca tégo r i e  de  p lan tes  dé te rm inée  quand  i l

l u i  consac re  exc lus i vemen t  son  i n té rê t .  E l l e  conna i ssa i t  à  f ond  sa  compos i t i on ,

s a  s t r u c t u r e ,  s o n  s t y l e  d e  v i e ,  s e s  i n t é r ô t s ,  s e s  v i c e s  e t  s e s  v e r t u s .  E L l e

n e  s ' o c c u p a i t  à  r i e n  d r a u t r e  q u t à ( . . . )  f e s t o y e r  e t .  à  d a n s e r r à  c a l o u r r i e r  e t  à

r i r e ,  à  s e  p a r e r  e t  à  s ' é Ë o u r d i r  a v e c  e l l e .  E l l e  p a r t a g e a i t  s e s  p e n c h a n t s  e t

ses  pass ions ,  sac r i f i a i t  à  ses  modes ,  e l l e  renda i t  hon rnage  à  ses  d ieux  e t  à

s e s  i d o l e { . . . } "  ( l ) .

Ce r tes ,  Wasse rmann  se  mon t re  beaucoup  p lus  c r i t i gue  qu tU l r i ke

l J o y t i c h  à  1 ' é g a r d  d e  c e t t e  s o c i é t é ,  m a i s  i l  a d o p t e  a u s s i  c e t t e  a t t i t u d e  d e

"bo tan i sËe"  t ou jou rs  à  l r a f f û t  de  que lque  découve r te .  Dans  1 'un i ve rs  qu i  es t

l e  s i en ,  i I  t r ouve  des  modè les  de  pe rsonnages  o r i g i naux ,  des  façons  de  v i v re

e t  des  compor temen ts  qu i  s t imu len t  son  imag ina t i on  ba roque .  La  ten ta t i on  es t

g rande  de  fa i re  l r i nven ta i re  de  ces  t ypes  huma ins ,  de  déc r i r e  à  l ongueu r  de

pages  l es  r i chesses  fabu leuses  de  Ia  f am i l l e  l , t r ahnscha f fe ,  d tévoque r  l e  t r a i n

de  v ie  e t  l es  récep t i ons  au  châ teau  de  Chr i s t i an ruh ,  d touv r i r  l e  co f f r e  aux

t réso rspou r  é ta le r  l es  i nc royab les  co l l ec t i ons  d rE rw in  Re ine r ,  " l es  cé ram iques ,

l es  vases ,  l es  f i gu r i nes  en  pb rce la ine  e t  l es  scu lp tu res  su r  i vo i re r  l es  f a i en -

ces ,  l es  t ap i s  e t  l es  den te l l es "  (2 )  .  Dans  ce rËa ins  romans  co r rme  Chr i s t i an

I ' I ahnscha f fe ,  Wasse rmann  mu l t i p l i e  à  l r env i  l es  f ê tes ,  l e  nombre  des  i nv i t és ,

( l )  U l r i k e ,  p .  3 8 7 - 3 8 8 .

( 2 )  E .  R e i n e r ,  p .  9 8 .

I .
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l es  jeux ,  les  pér ipé t ies ,  les  d iver t i ssements  e t  les  voyages.

Non seu lement  i1  décr i t  ce t te  soc ié té  bourgeo ise

m a i s  a u s s i ,  s e m b l e - t - i l ,  i l  é c r i t  p o u r  e l l e ;  i l  p r é s e n t e  à  s e s  l e c t e u r s  u n

mi ro i r  dans  leque l  i l s  reconna issent  une image d teux-mêmes,  à  la  fo is  c r i t i -

que e t  éb lou issante .  Dans La  t ro is ième Ex is tence de  Joseph Kerkhoven,  i l  a

cherché à  dé f in i r  le  goût  de  1a  bourgeo is ie  de  son temps en  mat iè re  de  l i t té -

ra tu re  :
I 'A  ce t te  époque-1à,  1es  c lasses  cu l t i vées  man i fes ta ien t  un  engoue-

ment  hypocr i te  pour  la  l i t té ra tu re .  I1  é ta i t  de  bon ton  de  par le r  des  courants

m o d e r n e s ,  d ' a v o i r  l u  G e r m i n a l  e t  L a  S o n a t e  à  K r e u t z e r ,  a ' a . r b i r  a s s i s t é  a u

dern ie r  scanda le  de  théât r " ( . . J  Un homme qu i  exerça i t  une pro fess ion  ne  deva iÈ

fa i re  p reuve que drun  in té rê t  mesuré  pour  une oeuvre  l i t té ra i re ,  s inon i l

n té ta i t  pas  pr is  en t iè rement  au  sér ieux .  Les  femmes au cont ra i re  ava ien t  l ib re

accès  au  domaine  de  la  l i t té ra tu t " { . )  E tan t  donné qu 'e l1es  d ic ta ien t  1e  goût

e t  fa isa ien t  la  mode,  e l les  appor ta ien t  leur  cont r ibu t ion  à  un  compleÈ dé lay-

/a1e,  car  leur  coeur  Èena i t ,  tou t  comme ce lu i  des  hommes,  aux  produc t ions  de

deux ième e t  de  t ro is ième ca tégor ie  ;  e l les  ne  prô ta ien t  aucune espèce dra t ten-

t i o n  a u x  o e u v r e s  d e  p r e m i è r e  q u a l i t é .  C ' é t a i t  1 r é p o q u e  d u  s i m i l i "  ( l ) .

On ne  peut  s tempêcher  de  penser  que,  consc iemment  ou  inconsc iemment

l lassermann déf in i t  i c i  une par t ie  de  son propre  pub l ic  e t  môme,  p robab lement ,

l e  n o m b r e  l e  p l u s  i m p o r t a n t  d e  s e s  l e c t e u r s  ( 2 ) .  A i n s i  s ' o u v r e n t  d e s  p e r s -

p e c t i v e s  d e  s o c i o l o g i e  l i t t é r a i r e  e t  s t o f f r e  u n e  p o s s i b i l i t é  s u p p l é m e n t a i r e

d t e x p l i q u e r  l a  t o n a l i t é . . e t l e  c o n t e n u  d e  I r o e u v r e  d e  1 ' a u t e u r ,  s o n  s u c c è s  e È

son oub l i

Dans Ia  mesure  où  l , lassermann ava i t  consc ience d técr i re  essent ie l -

lement  pour  ce t te  c lasse  bourgeo ise ,  on  peut  penser  qu t i l  a  vou lu  s radapter

le  p lus  poss ib le  au  goût  de  son pub l ic ,  d rau tan t  p lus  que la  recherche du

succès  semble  avo i r  é té  une des  carac tér is t iques  essent ie l les  de  son a t t . i tude .

A i n s i ,  l e  g o û t  d e  s e s  l e c t e u r s ,  t e l  q u ' i l  l r a  d é f i n i  d a n s  L a  È r o i s i è m e  E x i s :

tence de  Joseph Kerkhoven e t  dans  le  passage de  Chr is t ian  lJahnschaf fe  c i té

( l )  K e r k h o v e n ,  p .  l 9 O .

(2) Nous sonnes drautant plus porté à le croire que I ' lassermann prend ic i  pour
modè le  la  r i che  bourgeo is ie  v ienno ise  dans  laque l le  i l  a  rencont ré  son
épouse Ju l ie  Speyer .  On sa i t  que Ju l ie  Speyer  e t  son  cerc le  se  pass ionna ier
pour les oeuvres de l^Iassermann conme dtai l leurs celui-ci  Ie précise dans
les  pages su ivant  l rex t ra i t  gue nous  c i tons .
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p lus  haut ,  aura i t  cond i t ionné la  qua l i té  de  sa  produc t ion ,  le  cho ix  de  ses

thèmes e t  de  ses  personnages e t  ce  rné lange t rès  carac tér is t ique  de  ré f lex ion

mora le ,  ph i losoph ique ou  soc ia le  e t  de  romanesque.  Nous sonmes enc l in  à  pen-

ser  qu t i l  y  a  eu  de  Ia  par t  de  Wassermann des  concess ions  au  goût  d tun  pub l ic

qu i  lu i  é ta i t  acqu is  ma is  qu t i l  pensa i t  devo i r  re ten i r  parce  que son tempéra-

ment  inqu ie t  le  por ta i t  tou jours  à  douter  du  succès .  Ce la  exp l iquera i t  la

permanence des  thèmes sans  cesse repr is  avec  compla isancer  la  re la t i ve  f i x i té

de son s ty le  e t  ce t te  surenchère  romanesque à  laque l le  on  ass is te  dans  son

oeuvre

En s tadressant  a ins i  à  une ca tégor ie  de  lec teurs  dé terminée avec

les  moyens appropr iés  pour  éve i l le r  e t  re ten i r  leur  in té rê t ,  Wassermann s 'es t -

assuré  la  réuss iÈe que I 'on  connaî t  ;  peut -ê t re  s tes t - i l  auss i  condamné du

même coup à  un  succès  éphémère  qu i  deva i t  p rendre  f in  1e  jour  où  cessera i t

d rex is te r  ce t te  ca tégor ie  de  lec teurs  ou  du  moins  le  jour  où  e1 le  se  t rouve-

ra i t  ma lmenée e t  d ispersée par  l rh isÈo i re .  Te l  es t  b ien  le  phénomène qu i  s res t

produ i t .  La  bourgeo is ie  a l lemaTde es t  sor t ie  fo r temenE ébran lée  de  la  guer re(1) ;

au  mi l ieu  des  grands  bou leversements  de  1 tè re  we imar ienne,  e l Ie  a  t rouvé dans

les romans de t{assermann f  image de son ancien univers, l tévocat ion de sa dé-

cadence e t  des  incer t i tudes  conEempora ines .  Pu is ,  avec  Ia  des t ruc t ion  de  1ru-

n ivers  soc ia l  par  le  naz isme e t  la  montée d 'un  au t re  monde,  les  l i v res  de

I^ Iassermann ont  é té  rap idemenÈ pr ivés  de  ce t te  ac tua l i té  qu i  ava i t  fa i t  leur

s u c c è s  e t i d u  p u b l i c  a u q u e l  i l s  s ' a d r e s s a i e n t .

A ins i  appara issent  cer ta ines  l im i tes  de  La  produc t ion  de  1 'au teur ,

sa  dépendance de  l répoque e t  du  goût  du  jour ,  sans  doute  auss i  son  manque de

por tée  généra le  e t  de  hauteur  de  vue.  11  es t  v ra i  que In lassermann nous  propose

moins souvenÈ une vision sÈructurée et une interprétat ion en profondeur de la

rêal i tê sociale de son temps q,r trrrr"  descr ipt ion de l-a vie quot idienne et banale

( l )  fn .  Mann da te  de  ce t te  époque la  f in  de  la  "pér iode bourgeo ise"  :  r rQuant

à  la  f in  de  la  pér iode bourgeo ise  de  no t re  c iv i l i sa t ion ,  e I le  se  p lace
à mon sens ,  non pas  en  1933 mais  p lu tô t  en  1914.  La  secousse que nous
avons alors ressent ie étai t  provoquée par 1e déclenchement dtuue guerre
gu i ,  à  nos  yeux ,  marqua i t  sur  le  p lan  h is . to r ique la  f in  d run  monde e t
l ravènement  d run  monde en t iè rement  nouveau" .  Th .  Mann à  P.P.  Sagave,  18 .
I . 1 9 4 6 ,  i n  P . P . ' S a g a v e ,  R e e h e r c h e s  s u r  l e  R o m a n  s o c i a l  e n  A L l e m a g n e ,  1 9 6 0 ,
p .  l 2 l .
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s o u c i e u s e  d e  1  I  e f f e t ,  l e

Mais i l  nous semble que

d e  v i e  e t  d e  l a  s e n s i b i l

i n c e r t a i n s .

( l )  Jakob WassermanRs leEztes
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est  v ra i  que,  sous  sa  p lume av ide  de  dé ta i l s  e t

r o n a n  s o c i a l  s t a f f a d i t  e È  s e  p e r d  e n  d i g r e s s i o n s '

son oeuvre porte aussi le témoignage du mode

i té  d tune ca tégor ie  soc ia le  e t  d tune époque aux  goûts

I { o r t ,  i n  N e u e  d e u t s c h e  B l â t t e r  l ,  1 9 3 3 / 3 4 ,

L i m i t e s  d e  l a  c r i t i q u e  s o c i a l e

Ce tab leau de  la  soc ié té  a l lenande a  donné l ieu  à  des  réserves

dtune au t re  na ture .  On a  d i t  que Wassermann s té ta i t  con ten té  de  décr i re  avec

compla isance le  ma l  soc ia l  sans  en  rechercher  les  causes  pro fondes,  qu ' i l

n tava i t .  p roposé aucun moyen e f f i cace  de  je te r  1es  bases  d 'un  monde nouveau '

Ces réserves  sonË apparues  dès  l r ins tan t  où  on  a  cherché à  é tab l i r

un  premier  b i lan  de  l toeuvre ,  c res t -à -d i re  dès  la  mor t  de  l rau teur '  Dans  un

art ic le sur le roman posthume La trois ième Exis_tence de JosePh Kerkhovenr le

c r i t ique  Ludwig  Marcuse a f f i rme que h fassermânn "n ta  r ien  légué à  l raven i r ,

s i  ce  n res t  l t image du  passé façonnée avec  un  ar t  Parvenu à  matur i té "  ( l ) '

Au  même momenL,  Dôb l in  cons ta te  que l {assermann n té ta i t  Pas  un  " lu t teur ' j  qu t i l

a ima i t t tana lyser  e t  cons ta te r t t ,  ma is  que r ien  dans  sa  na ture  ne  le  poussa i t

à  "dépasser  le  s tade de  1a  cons ta ta t ion  pour  parven i r  à  des  déc is ions  e t  des

réso lu t iops" .  Tou jours  de  l tav is  de  Dôb l in ,  I , lassermann a  décr i t  avec  hab i le té

e t  p r é c i s i o n  l a  s o c i é t é  d e  s o n  t e m p s ,  m a i s  j a m a i s  i I  n t a  r e m i s  e n  c a u s e

s .es  s t ruc tu res  parce  qu t i l  s ren  es t  tenu '  sa  v ie  durant ,  à  un  genre  l i t té ra i re

c lu i  ne  lu i  permet ta i t  pas  draccéder  à  une vér i tab le  c r i t ique  soc ia le  :  ! ' l asser -

mann n'a jamais cherché dfautres moyens dtexpression que ceux du roman tradi-

t ionne l  à  base de  psycho log ie  eÈ d tac t ion ;  i l  a  ébauché une ré f lex ion  sur  la

soc ié té  nna is  i l  n ta  pas  f ranch i  l tu l t ine  é tape qu i  é ta i t  ce l le  du  " roman c r i -

t ique  de  la  soc ié té"  (gese l l schafÈskr i t i scher  Ronran) ,  genre  qu i ,  se lon  Dôb l in ,

esÈ encore  à  na î t re  en  A l lemagne (2 ) .

p.  0 ro  -633 .

(2 ) Jakob . I , lassermanns le tz tes  Buch,  in  D ie  Sarnmlung I  ,  1934,  P .  517-523 '
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11 es t  indén iab le  qu ton  ne  t rouve chez  Wassermann n i  une c r i t ique

rnéthod ique des  s t ruc tu res  soc ia les ,  n i  des  propos i t ions  concrè tes  pour  leur

t rans format ion .  Sa méf iance à  1 tégard  de  l rengagemenE po l i t ique  d i rec t  es t

sensible au'ssi  bien dans son oeuvre romanesque que dans ses discours '

De temps à  au t re  surg i t  dans  ses  l i v res  une remarque inc is ive  qu i

dés igne te l  bourgeo is  b ien  ass is  comme "un  des  3  ou  4OOO pr iv i lég iés  qur i l

y  a  dans  chaque v i l le "  ( l ) .  Dans  chr is l ian  I ' Iahnschaf fe r le  révo lu t ionna i re

Ivan Becker  ne  manque pas  d ten thous iasme e t  l rau teur  ne  d iss imu le  pas  une

cer ta ine  sympath ie  pour  1a  ;  évo lu t ion  russe.  Dans E ize l  An.dergas t ,  i1  nous

propose le  por t ra i t  d t l r len  coûune un  é lément  pos i t i f  dans  la  ré f lex ion  sur

la  soc ié té  ;  I r len  représenEe se lon  l " la r ta  Kar lwe is  " f  idéa1 que f i lassermann

s t é t a i t  f a i t  d t u n e  c u l t u r e  a l l e m a n d e " ' ,  e n  l u i  s t u n i s s e n t  ' t l r o b é i s s a n c e  e t

1 a  r e s p o n s a b i l i t é ,  l e s  q u a l i t é s  d e  c h e f  e L  l e  b e s o i n  d e  s e r v i r "  ( 2 )  '  i 1  r ê v e

d 'une A l lemagne xêgênêrêe où  I ' i déa l i sme e t  le  sens  de  l rac t ion  se  fe ra ien t

é q u i l i b r e .

Mais ,  Pour  rePren< l re  1 'express ion  de  F .  Mar t in i ,  Wassermann s ' in -

té resse p lus  "à  Ia  menta l i té  des  hommes( . . . lq t 'aux  processus  soc iaux  e t  aux

l u t t e s  d e  c l a s s e s "  ( 3 ) .  D a n s  l e  d o m a i n e  s o c i a l  e t  p o l i t i q u e ,  s a  c r i t i q u e  e s t

beaucoup moins  dé terminée e t  inc is ive  que ce l1e  d tun  He inr ich  Mann '  Son bu t

nres t  pas  le  " roman c r i t ique  de  la  soc ié té"  dans  la  perspec t ive  dé f in ie  par

Dôb l in ,  ma is  le  Ze i t roman,  genre  p lus  vas te  e t  auss i  p lus  vague qu i  res t i tue

f  image e t  l ra tmosphère  d tune époquer  sans  ex iger  fo rcément  des  pr ises  de

posit ion abruptes. Comme tout romancier '  \nlassermann travai l le selon les lois

t rès  d i f fé ren tes  de  ce l les  d run  h is to r ien  ou  d tun  soc io logue '  "Le  romanc ier '

é c r i t P . P . S a g a v e , | | r é d i g e l I h i s t o i r e i n t e r n e d ' u n e s o c i é t é . s i 1 ' h i s t o r i e n

( l )  E .  R e i n e r ,  p . 2 6 -

( 2 )  T r a d .  M .  B o u c h e r ,  L e  R o m a n  a l l e m a n d  e t  l a  C r i s e  d e  l r E s P r i t ,  1 9 6 1 ,  P .  7 7 '

(3 )  F .  Mar t in i  éc r i t  :  "Er  war  mehr  e in  Sch i lderer  von Menschen,  ih re r  psy-

ch ischen Beschaf fenhe i t  und jewe i l -s  e inz igar t igen Sub jek t iv i tâ t  a ls  e in

Ana ly t i ker  ko l lek t i ver  h is to i i scher  und gese l l schaf t l i cher  Prozesse( ' ' )

Die ,rZusammenfassungentt ,  auf die es l , lassermann ankam, wurden in die

Mental i tât  dàr u.rr"Ën.rr ,  nicht in die gesel lschaft l ichen Vorgânge t t t tq

Klassenkâmpie-gelegt",  in Das Gânsemânnchen, Nachwort von Fri tz Mart ini '

p .  5 3 2 - 5 3 3 '
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l es  événemen ts  e t  p rocède  de  données  ob jec t i ves  (documen ts ,  s ta t i s -

e t c .  ,  l e  romanc ie r ,  obse rvan t  l eS  â t res  e t  l eu r  comPor temen t  en

abou t i t  aux  é lémen ts  psych iquesde  l a  v i e  soc ia le "  ( l ) .

Wasse rmann  a  p ra t i qué  ce t te  obse rva t i on  des  ê t res  e t  des  eomPor -

temen ts  se lon  sa  sens ib i l i t é  e t  avec  ses  moyens ,  c ' es t -à -d i re  avec  un  goû t

p rononcé  pou r  t ou t  ce  qu i  f a i t  l a  t r ame  bana le  des  j ou rs ,  Pou r  l e  f a i t  d i -

v e r s  e t  I t a c t u a l i t é ,  s i  b i e n  q u ' o n  e s t  p a r f o i s  t e n t é  d e  f o r m e r ,  à  p r o p o s  d e

ses  l i v res ,  l e  néo log i sme  de  Tages romane .  Ma is  i l  a  auss i  j ugé  l a  soc ié té

de  son  temps  â  l a  l u rn iè re  des  ses  conv i c t i ons  d fa r t i s te  human i ta i re  e t  s i

on  ne  r rouve  pas  chez  l u i  ce  qu 'on  pou r ra i t  appe le r  u t t .  p " t t " "ée  po l i t i que ,

t o u t e  p r o p o s i t i o n  c o n s t r u c t i v e  n r e s t .  p a s  a b s e n t e .  I 1  e s q u i s s e  d e s  s o l u t i o n s

d ro rd re  i nd i v i due l  e t  mora l  qu i  ne  manquen t  pas  de  nob lesse rmême s i  e l l es

semb len t  assez  souven t  i nadap téesaux  maux  qu re l l es  veu len t  comba t t re .  En f i n

et  sur tout  Wassermann ét ,udie 1 'univers socia l  au moyen de 1a psychologie

qui  lu i  permet de camper des personnages représentat i fs  et  de monLrer  les

ravages  psycho log iques  e t  moraux  qu ' i l  décè le  chez  ses  con tempora ins .

( l )  P . P .  S a g a v e ,  o p .  e i ! . ,  P .  9 .


