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CHAPITRE XI

L I ECRIVAIN HI]MANITAIRE

UNE VISION DISHARMONIEUSE DE LIHOMME ET DU MONDE

Deux fo rmules  peuvent  résumer  le  d iagnos t ic  que l tau teur  por te

sur  ses  conËempora ins  ;  i l  dénonce en .eux  1a  paresse du  coeur  e t  l fa t roPh ie

d e  1 ' â m e .

Ces deux  thèmes se  succèdent  dans  l roeuvre  chrono log iquement  ;

le premier prédomine jusqu'aux années 20 dans des l ivres cortrne Gaspard Hauser

ou Le  Bonhomme aux  Oies ,  le  second dans  les  dern ie rs  romans '  en  par t i cu l ie r

dans  la  t r i log ie  Maur iz ius  -  Andergas t  -  Kerkhoven.  L rexp lo i ta t ion  de  ces

rnot i fs donne l ieu à une mult i tude de développernents et dr intr igues que nous

nté tud ie rons  pas  de  man ière  exhaust ive .  Out re  que ces  ques t ions  on t  é té  dé jà

abondamment  t ra i tées  par  1a  c r i t ique  l i t té ra i re  ( l ) ,  la  ré f lex ion  de  l {asser -

mann en ce  domaine ,  pour  s incère ,  in lassab le  ê t ' .pass ionnée qu té l le  so i t ,  ne

se d is t ingue pas  tou jours  par  une incontes tab le  o r ig ina l i té .  D 'une mul t i tude

de dé ta i l s ,  nous  ne  re t iendrons  que les  "po in ts  cu lminants" ,  te l1e  s i tua t ion

ou te l  por t ra i t  qu i  nous  semblen t  ind iscu tab lement  d ignes  dr in tê rê t .

La  paresse du  coeur

D a n s  s o n  e s s a i  F a u s t i n a .  D i a l o g u e  s u r  l A m o u r r d e  1 9 1 2 ,  1 ! a u t e u r  a

donné une déf ini t ion de ee qu' i l  considère comme le "seul péché morEel qui

ex is te"  (2 ) .  L thonme se  rend coupab le  de  paresse du  coeur ,  lo rsque,  conna is -

sant  par fa i tement  le  d ro i t  chemin ,  i l  re fuse  de  s ty  engager ,  lo rsque,  d is -

t inguant  le  b ien  e t  le  ma l ,  iL  op te  pour  le  ma l .  Les  fo rmes sous  lesque l les

se  rnan i fes te  ceËte  malad ie  mora le  sonÈ au nombre  de  deux .  I1  s tag i t  essent ie l -

lement du calcul  f roid qui remplace l t impulsion généreuse du sent iment et de

f indolence ou de f  indi f férence qui interdisenË tout enthousiasrqe.

Dans notre époque moderne, la paresse du coeur se présente comme

un vér i tab le  f léau .  11  fu t  un  temps où  I 'homme é ta i t  p lus  qu 'au jourd 'hu i

( l )  Voir  en part icul ier :  I , la l ter Voegel i ,  Jakob l" lassermann nod die Tt-âgh"i t

d e s  H e r z e n s ,  B e r n  1 9 5 6 .

(2 )  Lebensd iens t ,  p .  497.
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assu je t t i  aux  cont ingences  matér ie11es ,  ob l igé  de  lu t te r  pour  sa  subs is tance,

la  paresse du  coeur  n ré ta i t  a lo rs  qu 'un  péché parmi  d tau t res ,  une des  inév i -

tab les  roan i fes ta t ions  du  combat  pour  la  v ie .  Au jourd thu i ,  I thomme es t  l ibérê

des  cont ra inÈes qu i  pesa ien t  sur  ses  ancêt res ,  on  es t  en  dro i t  de  lu i  deman-

d e r  d e s  c o m p t e s ,  d ' e x i g e r  q u t i l  n f é t o u f f e  p a s  i n u t i l e m e n t  1 a  f o r c e  d t a m o u r .

Cfes t .  pourquo i ,  chez  l thomme moderne,  la  paresse du  coeur  dev ien t  un  t tpéehé

c a p i t a l "  ( l ) .  P l u s  q u e  d a n s  l e s  é c r i t s  t h é o r i q u e s ,  c t e s t  d a n s  l e s  r o m a n s '

qu ' i1  conv ien t  de  chercher  la  me i l leure  i l l us t ra t ion  de  ce  mot i f .  La  première

mise  en  fo rme consc ienÈe e t  sy t témat ique s re f fec tue  en  l9O8 dans  le  l i v re  au

sous- t i te  é loquenÈ,  Gaspard  Hauser  ou  1a  paresse du  Coeur .

Dans ce  roman,  l r in ten t ion  de  l rau teur  es t  de  mont rer  comment  un

ôt re  na i f ,  por  e t  s incère ,  es t ' condamné à  res ter  un  é t ranger  au  mi l ieu  d tun

monde pervers ou simplement indolent ;  I {assermann veut faire apparaître la

cu lpab i l i té  consc ien te  ou  inconsc ien te ,  ma is  tou jours  e f fec t i ve  e t  quas i  géné-

ra le ,du  monde qu i  en tôure  le  pauvre  Gaspard .  Des  au tor i tés  mun i6 ipa les  de

Nuremberg au juge Feuerbach, chacun de ceux qui sesonl occupésde lrenfant trou-

vé  a  augmentd  ses  souf f rances  e t  p réc ip i té '  sa  f in .  Ce lu i  qu i  a  por té  le

coup fa ta l  n ta  é té  "qu 'un  agent  exécuteur ,  chacun a  assass iné  Gaspard  à  sa

manière"  (2 ) .  Personne en  e f fe t  n res t  épargné par  la  ma lad ie  mora le  ambian te .

Mais  c res t  à  la  pe t i te  bourgeo is ie  de  Nuremberg  que l , lassermann décerne la

p a l m e  d e  l a  b a s s e s s e .

Ici ,  corune dans Le Bonhomme aux Oies publ ié en 1915, on voi t  re-

monter à Ia surface toute l ramertume eÈ toute la hargne accumulées par I tau-

te.ur lu i-même dans cet univers pet i t -bourgeois qut i l  a connu à Fûrth puis

lors de ses séjours à Nuremberg et à Munich. I^ lassermann parle du "coeur en-

gourd i "  (3 )  de  ce t te  c lasse  moyenne dont  la  v ie  psycho log ique e t  a f fec t i ve

se résume dans  1 té t ro i tesse  d tespr i t  e t  la  bonne consc ience,  de  tous  ces  gens

qu i ,  pour  reprendre  les  paro les  d tun  personnage du  roman,  ne  sont  que t tdes

( l )  I b i d . ,  p .  4 9 8

( 2 )  M e i n  I , I e g ,  p .  8 2 .

( 3 )  C .  H a u s e r ,  p .  7 i .
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an imaux indo len ts ,  veu les  e t  s tup ides"  ( l )  e t  resÈent  lamentab lement  à  la

s u r f a c e  d e s  r é a l i t é s .

Le  maî t re  d féco le  QuandE,  à  qu i  rev ienE.  un  temps durant  la  charge

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

é t r iquée e t  desséchée.  I l  incarne  tous  ses  t ravers  p rov inc iaux ,  sa  v is ion

mesquine du monde, son horizon qui se confond avec la ceinture de remparts

qu i  en toure  1a  v i l le ,  son  amour  r id icu le  des  jo ies  domest iques  e t  1e  sér ieux

dont  i l  ne  se  dépar t i t  jamais  môme au mi l ieu  des  occupat ions  quot id iennes  :

"Les  repas  dans  Ia  fami l le  Quandt ,  é ta ien t  une a f fa i re  i .mpor tan te"  (2 ) .

La  maison des  Quandt  es t  typ ique de  la  pe t i te  bourgeo is ie  ;  on  y  resp i re  1e

par fum mélanco l ique e t  fade du  bon v ieux  temps,  des  b ibe lo ts  de  pacot i l le  y

t rah issent  I 'absence de  sens  es thé t ique e t  aux  murs  des  max imes gravées  sur

bo is  t ransmet ten t  au  v is i teur  Ia  ph i losoph ie  un  peu cour te  du  maî t re  de  céans  :

"Levé tô t ,  couché ta rd ,  on  re t rouve les  b iens  perdus"  (3 ) .  L r ins t i tu teur  sen-

tenc ieux  e t  pédant  jou i t ,  conme i l  se  do i t ,  de  la  me i l leure  réputa t ion  en

tan t  que c i toyen e t  en  tan fqu thornme,  la  v i l le  nour r i t  à  son êgard  un  resPect

unan ime.  Ma is  der r iè re  Ia  façade de  respec tab i l i té  e t  d rhonorab i l i té  bour -

geo ises ,  Quandt  d iss i rnu le  un  coeur  insens ib le .

11  es t  le  ph i l i s t in ,  le  phar is ien  modern ,e  qu i  v i t  dans  la  s t r i c te

observance de  la  lo i ,  na is  qu i  n tes t  que fo rmal isme,  hypocr is ie  e t  vacu i té .

11  es t  le  représentan t  d 'un  mi l ieu  soc ia l  e t  humain  qu i  se  dé f in i t  par  une

un iverse l le  méd iocr i té .

En 1915, le l ivre Le Bonhomme aux Oies nous ramène à Nuremberg,

dans  Ia  v i l le  de  Gaspard  Hauser  à  qu i  i l  es t  fa i t  expréssernent  a l lus ion  dans

le réci t .  i ' t rassermann a voulu soul igner ainsi  les l iens de parenté qui unissent

les  deux  oeuvres .  Dans l run  e t  l rau t re  cas ,  le  héros  cent ra l ,  Gaspard  ou  Dan ie l

se heurte à un ennemi commun, le monde l i rni té de la pet i te bourgeoisie.  Lors-

que l , l lassermann di t  dans Le Bonhomme aux Oies, à propos de Gaspard Hauser :

"Le  monde bourgeo is  l ra  anéant i ,  le  monde bourgeo is  es t  la  rac ine  de  tou t

m a l - "  ( 4 ) ,  c r e s t  é g a l e m e n t  à  D a n i e l  N o t h a f f t  q u ' i l  p e n s e .

( l )  I b i d . r  p .  3 7 3 .

(2 )  Ib ic l .  ,  p 3r7 .

( 3 )  T b i d . r  p .  2 7 2

(4 ) Gânsemânnchen p .  262 .
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on re t rouve ic i ,  à  p ropos  de  l -a  pe t i te -bourgeo is ie ,  tou tes  les

idées  ébauchées dans  G.  Hauser ,  ma is  e l les  on t  sub i  un  appro fond issement  e t

les  t ra i ts  du  tab leau se  sont  accusés .  Par tou t  se  l i t  l t i ncons is tance de  ce t

univers, dans Lrexistence falote de Jason Phi l ipp Schinrnelweis qui change

d,op in ion  po l i t ique  auss i  souvent  que de  mét ie r ,  au  gré  de  1a  mode du jour '

dans  les  v isages  des  femmes accoudées aux  fenêt res ,  à  l ta f fû t  de  que lque

pro ie  qu i  pu isse  sa t is fa i re  leur  cur ios i té ,  dans  ces  in té r ieurs  où  1a  proPre-

t é  m é t i c u l e u s e  n e  f a i t  p a s  o u b l i e r  l t a b s e n c e  d e  g o û t  d a n s  l r o r n e m e n t a t i o n '

d a n s  1 ' é t r o i t e s s e  d t e s p r i t  d e  c e s  b é o t i e n s  i n s e n s i b l e s  a u x  c h o s e s  d e  1 ' a r t

eË qu i  cons idèrent  que la  mus ique peut  cons t i tuer  tou t  au  p lus  un  d iver t i sse-

ment  domin ica l .  Ma is  i c i  la  saÈ i re  es t  p lus  fé roce  que dans  le  roman p têc-e-

dent.  Les pet iÈs-bourgeois de Nuremberg nous semblent non seulemenË incon-

s is tanËs,  ma is  f ranchement  od ieux '

La cur iosi té dégénère chez eux en méchanceté foncière'  en haine

e t  e n  j a l o u s i e  s o u r n o i s e s ,  1 t é t r o i t e s s e  d t e s p r i t  e n  h o s Ë i 1 i t é  d é c l a r é e  c o n t r e

tou te  ten ta t i ve  de  s  t  é lever  au-dessus  des  cont ingences  quot id iennes  e t  des

p la tes  réa l i tés  économiques .  Le  bourgeo is  ne  cherche ic i  qu tà  raba isser ,

q u , à  a v i l i r .  1 1  v e u t  r e s t e r  a s s u j e t t i  à  l a  p e s a n t e u r  d e  l a  m a t i è r e '  L a  c r i -

t ique  es t  d rau tan t  p lus  inexorab le  qu te l le  es t  souvent  fa i te  par  Dan ie l

Notha f f t ,  a r t i s te  i so lé  dans  ce t  un ivers  où  i |  es t  condarnné à  fa i re  é te rne l -

lement  f igure  d t incornpr is .  Sous  les  t ra i ts  de  Dan ie l  se  d iss imu le  l rau teur  lu i -

même, et ses expériences sont,  cel les que Wassermann a fai tes dans le cadre de

sa fami l le  e t  de  son mi l ieu .  On pour ra i t  mu l t ip l ie r  1es  c i ta t ions  t i rées  du

roman,  pour  d i re  la  pervers i té  fonc iè re ,  l rabsence de  coeur  de  ces  bourgeo is '

la jalousie mesquine des femmes et les regards lubr iques que les hommes

je t ten t  à  Lenore ,  quand e l le  passe dans  la  rue .  Nous ne  c i te rons  que deux

passages qu i  nous  semblen t  par t i cu l iè rement  express i fs  e t  sa is issants '

D a n s l e p r e m i e r p a s s a g e D a n i e l r s r a d r e s s a n t à L e n o r e ' a s s i m i l e

les  pe t i t s -bourgeo is  qu i  l ten tourent  à  une meute  de  loups  famél iques  qu i

rôdent autour de leur proie :  "Ne vois-Eu Pas conme i ls montrent leurs dents ?

N,enàends-tu pas leur hurlement de jour et de nuit  ? Ce qui est-  sacré pour

to i  e t  pour  mo i ,  es t -ce  sacré  Pour  eux  ?  Chacune de  leurs  gueu les  n tes t -e ] le

pas  sou i l lée  par  la  boue de  la  ca lomnie '  ? "  ( l ) .  Le  second passage représente

( l )  Tb id .  p .  273174 .
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dans sa densité la quintessence de ce que Ir tassermann a voulu suggérer dans

son l i v re .  Au cours  d rune promenade,  Dan ie l  e t  Lenore  sont  surpr is  par  un

orage, i ls se réfugient dans une auberge de campagne où i ls retrouvent toute

une fou le  de  pe t i t s -bourgeo is  de  Nuremberg  qu i ,  eux  auss i ,  on t  vou lu  se  met t re

à  l tabr i .  Cet te  assemblée  se  présente  drabord  aux  nouveaux ar r i van ts  dans

la  ga ie té  b igar rée  des  hab i ts  du  d inanche.  Ma is  souda in ,ces  v isages  où  ne

s e  l i s a i t  q u e  l a  b o n h o m : i e , , i n s o u c i a n t e  d e s  h e u r e s  d e  l o i s i r ,  s e  m é t a m o r p h o -

sent  à  Ia  vue de  Lenore  e t  de  Dan ie l  :  "Les  f lammmes vac i l lan tes  f i ren t  pas-

ser  une lumière  inqu ié tanÈe sur  ces  v isages  où  une légère  iv resse inscr iva i t

des  pensées impures"  ( l ) .  E t  Lénore  e t  Dan ie l  se  t rouvent  conf ron tés  à  "un

at t roupement  d igne de  Breughe l "  ( l ) ,  i1s  perço ivent  " tou tes  sorÈerde sombres

d é s i r s  e t  d e  p a s s i o n s  a È r o p h i é e s "  ( l ) ,  p a r t o u L  i 1 s  s e n t e n t  " l r o d e u r  d u  s a n g "  ( l )

On vo i t  que les  v is ions  de  G.  Hauser  on t  p r is  i c i  les  d imens ions  de  1 tha l lu -

c ina t ion .

I , , lassermann a voulu couronner le portrai t  rnoral  lamentable de ces

êt res  amputés  d tespr i t  e t  de  coeur ,  en  nous  présentan t  un  personnage qu i

un i t  Ëous  leurs  t ravers  e t  résume tou te  leur  pervers i té .  Au rna î t re  d réco le

Quandt . ,  succède main tenant  Carov ius ,  ce  "Néron"  (2 )  au  pe t i t  p ied  de  1 tépoque

moderne qu i  se  dé lec te  à  contempler  les  incend ies .  Carov ius  esÈ une f igure

od ieuse e t  so l idement  campée.

11 es t  l r in to lê rance rnême,  comme en témoigne son an t isémi t i sme

farouche.  Tous  les  ins t incÈs que re fou len t  en  eux  les  pe t i t s -bourgeo is  se

déchaînent  en  lu i  (3 )  ;  e t  tou t  d 'abord ,  la  ha ine  qu i  cons t i tue  son é lément

v i ta l ,  "ce tÈe ha ine  cont re  un  monde en  rnouvement rau  mi l ieu  duque l  i l  é ta i t

condamné à l r innmobi l i té" (4),  cette haine qui,  par un phénornène de compensa-

t ion ,  lu i  permet  de  purger  le  complexe de  f rus t ra t ion  qu i  cons t i tue  la  base

de touÈe sa  v ie  psycho log ique e t  le  pousse à  dé t ru i re  ce  qu t i l  ne  peut  possé-

der .  Enfermé dans  son égo isme e t  son  ind iv idua l i sme,  le  pe t i t -bourgeo is  se

( l )  I b i d . ,  p .  2 2 4 ,

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

(3 )  Tb id .  ,  p .  64  .

( 4 )  ï b i d . r  p .  6 8 .
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déclare host i le  à toute forme de connnunauté,  à la  société en général  ;  Pr ivé

d ramour  e t  condamnê  à  l a  so l iFude ,  1e  bonheu r  dôs  au t res  l u i  esE  une  cause  de

t ,our loent  et  i l  est  farouchement opposé à la  fani l le  et  au mar iage ;  pr isonnier

de  cond i t i ons  économiques  é t ro i t es ,  i l  suspec te  t ou te  réuss i t e  ma té r i e l l e  ;

son  esp r iÈ  é t r i qué  ne  Peu t  qu tabho r re r  1 ' a r t  :

"C 'es t  a i ns i  que  l e  pe t i t - bou rgeo i s  assouv i t  sa  so i f  de  vengeance ,

c fes t  a i ns i  qu t i l  pun i t  l es  c r imes  que  1 'human i té  con rne t  à  son  éga rd  en  se

p r o c u r a n t  d e s  j o u i s s a n c e s  e t  d e s  r i c h e s s e s  a u x q u e l l e s  i 1  n e  p e u t  a v o i r  P a r t "  ( l )

Cet te  descr ip t ion  de  Ia  pe t i te  bourgeo is ie  rnér i ra . i t  à  p lus ieurs

t i t r e s  d t ê t r e  r e t e n u e .  C e  q u i  n o u s  f r a p p e  t o u t  d r a b o r d  c r e s t  f  i m p r e s s i o n  d e

vér i té  eL  drau thenÈic i té  qu i  s ten  dégage.  On a  souvent  reproché à  lJassermann

de mont rer  une soc ié té  a r t i f i c ie l le  e t  corme fabr iquée ; ' c 'es t  que lquefo is

exac t  quand i I  met  en  scène des  groupes soc iaux  qu t i l  connaî t  mo ins  b ien .  11

en esË par  exemple  a ins i  dans  Chr is t ian  Wahnschaf fe  ;  La  descente  dans  1es

bas- fonds  fa i t  souvent  déraper  le  réc i t  vers  l t inv ra isernb lab le  e t  vers  le

romanesque.  R ien  de  te l  ne  se  produ i t  i c i  dans  1révocaÈion  du  monde de  la

pet i te  bourgeo is ie  fa rn i l ie r  depu is  1 'en fance ;  la  u raE ière  esÈ proche,  e l le

e s t  a u s s i  à  l a  m e s u r e  d e s  p o s s i b i l i t é s  a r t i s t i q u e s  d e  1 ' a . u t e u r ,  I e  d é t a i l

e s t  v é r i d i q u e ,  l e  t r a i t  e s t  j u s t e .

Ce la  donne à  la  descr ip t ion  qu t i l  nous  fa i t  la  va leur  d 'un  docu-

ment  h is to r ique.  Wassermann nous  res t i tue  ic i  I t image du  prov inc ia l i sme a l le -

mand,  de  la  pe t i te  v i l le  aux  t rad i t ions  pa is ib les ,  ma is  un  Peu surannées e t

sans  envergure .  Cer ta ines  no ta t ions  sont  d tune exac t i tude h is to r ique par fa i te ,

en part icul ier en ce qui concerne Ie personnàge de Carovius. 0n se souvient

que I 'act ion du Bonhonme aux Oies se dérou1e sous le Reich bismarckien'  Pen-

dant .  les  "Gr i inder jahre" ,  1 tépoque des  " fondateurs" .  La  pe t i te  bourgeo is ie

souf f re  des  cont recoups de  I t indus t r ia l i sa t ion  e t  de  1 'exp los ion  économique.

Menacée dans  ses  t rad i t ions  e t .  dans  sa  sécur i té ,  e l le  se  ra id i t  con t re  Ie

monde qu i  es t  en  t ra in  de  na î t re .  E I le  re fuse  ce t  un ivers  dans  leque l  sa  p la -

ce  es t  remise  en  ques t ion .  Ce la  exp l ique la  hargne,  l t ind iv idua l i sme exacerbé

et  jusqu 'à  I 'an t isémi t i sme de Carov ius .  Sa c r ispa t ion  psycho log ique expr ime

la manière dont i t -  v i t  ce tournant de la civ i l isat ion

( l )  ' I b i d . ,  p 376 ,
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C r e s t .  à  1 ' u n i v e r s  b o u r g e o i s ,  d o n t .  n o u s  a v o n s  m o n t r é  1 ' é t . r o i t e s s e ,

que se  heur ten t  les  é lans  pa_ss ionnés e t  démesurés  du  mus ic ien  Dan ie l  Notha f f t .

Dan ie l  a  fa i t  dès  l ten fance l texpér ience d tune v ie  fami l ia le  d isharmon ieuse,

ce qui l ra profondément marqué, corme l . lassermann lui--même, à cette di f férence

près  que c 'esË le  père  qu i  a  manqué dans  son éducat ion .  Conrne pour  I 'au teur ,

l e s  a n n é e s - d ' é c o 1 e  o n t  é t é  n é g a t i v e s ,  s a  v o c a t i o n  p r é c o c e  e s t  r e s t é e  i n c o m p r i -

s e  e t  s o n  i n s e r t i o n  d a n s  1 e  m o n d e  d u  t r a v a i l  s r e s t a v é r é e i m p o s s i b l e '  1 1  a  c o n -

nu la  misère  maEér ie1 le ,  i l  a  é té  re je té  par  une soc ié té  qu i  ne  vou la i t  vo i r

dans  sa  vocat ion  drar t i s te  que le  dés i r  de  mener  une ex is tence de  romaniche l

e t  de  vagabond.  I1  a  sombré  dans  la  so l i tude  e t  dans  la  déchéance,  en  marge

d e  1 ' u n i v e r s  s o c i a l ;  l o r s q u e .  f i n a l e m e n t  i l  o b t i e n t  u n e  p l a c e  d e  c h e f  d t o r -

ches t re ,  ce  n tes t  que pour  se  heurËer  à  de  nouveaux obs tac les ,  ceux  des  dro i ts

é t .ab l i s ,  de  la  t rad i t ion  e t  de . la  paresse dans  laque l le  se  sont  endormis  les

espri t .s host i les à toute idée novatr ice. On voit  que Wassermann a accumulé

les  dé ta i1s ,  souvent  d to r ig ine  au tob iograph ique,  des t inés  à  p résenter  Dan ie l

Nothaff t  coûtrne une vict ime de son entouqage. Art iste conscient.  de sa valeur

e t  hab i té  par  le  gén ie  de  la  c réaEion ,  Dan ie1  es t  con f ron té  au  monde épa is  e t

é t r i q u é  d e s  p h i l i s t i n s .

Cependant quand on analyse les raisons de son isolement et de

I t incompréhens ion  qu i  marquent  sa  v ie ,  on  s taperço i t  qu t i l  por te  en  lu i -mâme

une par t  impor tan te  de  responsab i l i té .  Des  dé fauEs inhérents  à  sa  na ture  com-

p l iquent  e t  assombr issent  ses  rappor ts  avec  Ie  monde ex tér ieur .  Cer ta ins  de

ses  dé fau ts  t iennenÈ,  comme pour  Ton io  Krôger ,  à  sa  vocat ion  drar t i s te  qu i ,

du  seu l  fa i t  qure l le  ex is te ,  c rée  une d is tance en t re  le  monde e t  lu i .  En  le

marquant  d tun  s igner .e l le  le  d is t ingue,  donc  e l le  le  coupe des  au t res .  I ' ta is

Dan ie l  n res t  pas  Ton io  Krôger .  En e f fe t ,  le  personnage de  Thomas Mann re fuse

d 'ê t re  "ce t  a r t i s te  qu i  par t  à  l raventure  sur  les  chemins  de  l ta rÈ" ,  oub l ieux

de l thomme e t  de  l tamour ;  i l  a  consc ience d tê t re  un  "bourgeo is  fourvoyé"  e t

le  monde de  ses  or ig ines  conserve  pour  lu i  un  a t t ra i t  i r rés is t ib te ,  i l  vo i t

dans  Ia  nos t ,a lg ie  qu ' i l  éprouve à  1régard  de  ce t  un ivers  un  a l iment  ind ispen-

sab le  à  son ex is tence e t  à  sa  c réaL ion  ar t i s t ique .

Chez Daniel ,  nous ne trouvons r ien de tel ,  nous ne voyons que 1régo

centr isme et la présornpt ion de lrart isÈe portés à leur paroxysme, un manque

de cha leur  humaine .  Dan ie l  es t  a ins i  fa i t  qu ' i l  ne  peut  se  ,conc i l ie r  les  ê t res

mais seulement se les al iéner par des gestes de bravade sans cesse renouvelés.
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I I  d é v e l o p p e  j u s q u r à  l a  d é m e s u r e  c e È t e  d i f f é r e n c e  p a r  l a q u e l l e  l e  d e s t i n  l r a

d i s t i ngué  de  ceux  qg i  l r enÈouren t  e t  qu i  dégénè re  chez  l u i  en  sub jec t i v i sme  e t

en mêpr is  de tout  ce qui  lu i  est  êt . ranger.  Lenore essaie de lu i  fa i re compren-

d re  qu t i l  ne  peu t  pas  fa i re  f ace  au  monde  en t i e r  l i gué  con t re  l u i ,  qu ' i l  do i t

t en i r  comp te  du  fa i t  qu r i l  es t  l u i -même dans  l e  monde  ( l ) ,  r na i s  r i en  ne  peu t

l e  dé t .ou rne r  de  sa  vo ie  ;  son  compor temen t  n tes t  pas  ce lu i  de  Tgn io  K rôge r

m a i s  p l u t ô t  c e l u i  d r u n  P r o m é t h é e  q u i ,  a u  l i e l r  d e  s t i n s u r g e r  c o n t r e  l e s  d i e u x ,

se  révo l t e ra i t  con t re  I t un i ve rs  e t  p ré tend ra i t  a l l e r  seu l  son  chemin .  Ce  que

Wasse rmann  a  vou lu  t r adu i re  dans  Ie  pe rsonnage  de  Dan ie l  No tha f f t ,  c ' es t  non

seu lemenË l t i so lemen t  de  l t a r t i s t e  au  m i l i eu  du  monde  bou rgeo i s ,  ma is  auss i  l e

dange r  de  l a  démesure  e t  du  sub jec t i v i sme  qu i  gue t te  t ous  ceux  chez  qu i  l t oeu -

v re  e t  l a  vo lon t .é  de  c rée r  f i n i ssenE  pa r  é tou f fe r  1es  sen t imen ts  e t  envah i ssen t

tout  le  champ de la conscience.  Pn ne développant ,  qulune seule tendance de son

mo i ,  Dan ie l  s tes t  condamné  à  n ' ê t re  qu tun  homme i rnpa r fa i t .  Wasse rmann  i l l us t re

i c i  ce t t e  f o rme  de  1a  pa resse  du  coeu r  qu i  es t  conne  1 'exp ress ion  d run  t rop -

p l e i n  d r é n e r g i e  m a l  c a n a l i s é e .

A la f in  du roman,  le  bonhourne aux o ies donne,  du haut  de son p ié-

d e s t a l ,  u n e  l e ç o n  d e  s a g e s s e  à  l r a r È i s t e  r e p e n t a n È .  C e r t e s ,  u n  a r t i s t e  q u i

veu t  c rée r  ne  peuË  Ie  f a i r e  sans  avo i r  accumu lé  de  r i ches  expé r i ences  dans  l e

rnonde .  I 1  conv ienÈ  donc  qu t i l  v i ve  i n tensémen t .  Ma is  v i v re  es t  i nsu f f i san t ,

c e l a  p e r m e t  t o u t  a u  p l u s  d r e f f l e u r e r  l e s  r é a l i t é s  d e  l r u n i v e r s  ;  i I  f a u t  e n c o r e

s e n t i r  e t  a g i r .  L a  c u l p a b i l i t é  d e  1 ' ê t r e  h u m a i n  r é s i d e  d a n s  " f  i n s e n s i b i l i t é

e t  d a n s  I t a b s e n c e  d t a c t i o n "  ( 2 ) .  C h e z  I e  m u s i c i e n ,  I t o e u v r e  a  t u é  I t a m o u r ,

e l l e  a  é t o u f f é  l r h u m a n i t é .  O r r  l t e s s e n E i e l ,  c f e s t  d ' a b o i d  d e  p o r t e r  e n  s o i -

même l t human i té  j usqu tà  son  p le in  déve loppemen t ,  l r essen t i e l  n ' es t ,  pas  I t oeuv re .

Non  seu lemen t  l t human i té  es t  un  bu t  en  so i ,  ma is  enco re  e I l e  es t  I t un ique  ga -

ran t  de  l a  va leu r  de  Ia  c réa t i on  a r t i s t i que  :

t 'Lorsque l roeuvre absorbe tout  I tamour,  gue devient  l thowte ? Conunent

peut-on-êgre un-créateur  s i  en soi -même on ampute et  t rahi t  l thumani té"  (3)  ?

EÈ, counne dans un rêve,  Danie l  se voi t  à  la  p lace du bonhomme aux

o ies  ;  à  ses  p ieds  dé f i l e  l e  menu  peup le  de  Nuremberg  qu t i l  n ra  g ra t i f i ê  j us -

que  1à  que  de  son  mépr i s .  Son  coeu r  s ra t t end r i t ,  i l  r eE rouve  l e  sens  de  l r hu -

( l )  I b i d . ,  p .

T b i d . ,  p .

275 .

542 .(2 )

(3 ) f b i d .  ,  p .  5 4 8 .
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main  e t  le  contac t  avec  ses  semblab les  gu i  se  ré tab l i t ,  le  fa i t  échapper  à  la

s o l i t u d e  e È  a p a i s e . e n  1 u i  l e s  d i s h a r m o n i e s .

La f igure et la dest inée de Daniel  Nothaff t  revêtent une importan-

ce  par t i cu l iè re .  Douze ans ,après  Ton io  Krôger r  le  l i v re  de  Wassermann dess ine

la  courbe drune des t inée or ig ina le .  Pour  Dan ie l  Notha f f t  qu i  es t  né  e t  qu i

v i t  dans  le  cadre  de  la  c lasse  moyenne,  dans  ce t 'M i t te ls tandrque l rau teur  nous

dépe in t  sous  des  cou leurs  te rnes  e t  souvent  a f f l igeantes ,  i l  ex is te  un  h ia tus

p lus  grand encore  que pour  Ton io  Krôger  en t re  le  no i  e t  le  monde,  les  conf l i t s

se  t rouvent  exacerbés  jusqu 'à  leur  paroxysme.  La  so lu t ion  apporcée ic i  au  pro-

b l è m e  d e  c e t t e  o p p o s i t i o n  e n t r e  l f a r t i s t e  e t  l e  m o n d e  e s t  p a r t i c u l i è r e m e n t

r e p r é s e n t a t i v e  d e  l a  p e r s o n n a l i t é  e t  d e  l a  s e n s i b i l i t é  d e  l r a u t e u r .  E l I e  p o r L e

l rempre in te  d run  humanisme qu i  cons idère  que l ra r t i s te  ne  peut  r ien  s ' i l  ne

réa l i se  pas  d 'abo id  l thomme en lu i  e t  qu i  es t ime que le  chef -d toeuvre  par  ex-

ce l lence pour ra i t  b ien  ê t re  1  rhumani t ,é  par fa i tement  accompl ie  e t  réa l i sée  dans

un ê t re .  Te l  es t  le  sens  des  paro les  f ina les  du  bonhomme aux  o ies  :  "S i  tu

es  homme,  vér i tab lement  homme,  a lo rs  peut -â t re  tu  n 'auras  pas  beso in  de  I toeu-

v re ,  a lo rs  peut -ô t re  la  fo rce  e t  la  rna jes té  rayonneront  de  ta  p ropre  personne ' t l ) .

Cres t  p réc isément  ce tËe humani té  qu i  fa i t  dé fau t  à  Dan ie l  e t  à  tous

ceux  qu i  l ten tourent .  I l s  sou f f ren t  tous  de  la  paresse du  coeur rquo ique drune

manière  d i f fé ren te .  Co 'nme I ta  fa i t  remarquer  Oskar  Loerke ,  Ie  p remier  pèche

par  excès ,  1es  seconds pèchent  par  dé fauÈ.  Dan ie l  es t  v ic t ime d tun  débordement

de sens ib i l i té  ma l  conËrô Iée ,  les  bourgeo is  souf f ren t .  au  cont ra i re  d rune absen-

ce  presque to ta le  de  sent iments  :

" I1  ex is te  une paresse du  coeur  qu i  es t  le  fa i t  de  l rabondance,

comme chez Daniel ,  et  une paresse qui est le fai t  de la vacuité,  cortr tre cel le

deé pe t i t s -bourgeo is  de  Nuremberg"  (2 )

On voit  tout ce qui sépare Wassermann de Thomas Mann. Tonio Krôger

et Le Bonhorrne aux Oies sont cerËes apparentés par leur thème, mais i ls di f -

fè ren t  t rès  sens ib lement  par  l ra tmosphère  généra le .  Les  longues ré f lex ions  sur

lrart  que nous trouvons chez Th. Mann font place ic i  à une intr igue rouanesque

q u i  d o i t  i l l u s t r e r  l a  s i È u a t i o n  d e  l r a r t i s t e  d a n s  l a  s o c i é t é  e t  à  d e s  r é p o n s e s

de nature moral isaÈrice conformes au tempérament de I tauteur.

( r )

(2>

I b i d . ,  p .  548 .

Oskar  Loerke ,  L l te rar ische Aufsâ_ lge ,  p .  32 .
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En ou t re ,  le  cadre  prov inc ia l  de  la  pe t i te  v i l le  avec  son hor izon

ér r iqué e t  ses  racontars  mesqu ins  confère 'au  roman de Wassermann une a l lu re

modeste  qu i  con t ras te  avec  I 'é léva t ion  de  pensée de  la  nouve l le  de  Th.  Mann.

L r a t r o P h i e  d e  1 r â m e

A  p a r t i r  d e  l g 2 o , I e  t h è m e  i n i t i a l  d e  I a  p a r e s s e  d u  c o e u r  s t e n r i -

ch i t  de  nouve l les  cons idéra t ions .  Wassermann fourn i t  un  e f . fo r t  de  ré f lex ion

et  d rappro fond issement  dont  on  re t rouve les  t races  dans  une longue sér ie

d ' e s s a i s  c r i t i q u e s  q u i ,  d e p u i s  l t e i n  k l e g  a l s  D e u È s c h e r  u n d  J u d e  ( 1 9 2 1 )  j u s q u ' a u

Tagebuch aus  dem h l inke l  (1934) ,  comprend le  recue i l  LebensdÏ 'ens t  (1928) '  le

d iscours  Rede an  d ie  Jugend i iber  das  Leben im Geis te  (1932)  e t  l rouvrage au to-

b iograph ique Se lbs tbe t rach t .ungen (1933) .  Dans tou tes  ces  oeuvres ,  auxque l les

i I  conv ien t  d ta jou ter  de  nor rbreuses  pages de  LrAf fa i re  Maur iz ius ,  Wassermann

veur  por re r  sur  son époque un  d iagnos t ic  p lus  luc ide  e t  p lus  ré f Iéch i .  I l  é tu -

d ie  désormais  une vér i tab le  malad ie  mora le  dont  les  man i fes ta t ions  sont  deve-

nues  p lus  nombreuses  e t  les  a t te in tes  p lus  p ro fondes 
f

Le  D iscours  à  la  Jeunesse (1932)  es t  t rès  révé la teur  de  la  nouve l le

man ière  de  1 'au teur .  Le  po_ in t  de  dépar t  de  la  ré f lex ion  es t  tou jours  le  thème

de la  paresse du  coeur ,  ma is  le  déve loppement  essenÈie l  esÈ désormais  consacré

aux  conséquences  psycho log iques ,  soc io log iques  e t  po l i t iques  de  ce  f léau  mora l

Au début  du  d iscours ,  s 'épanou i t  une ph i losoph ie ,  pour  ne  pas  d i re

une re l ig ion  du  coeur ,  ce t ,  "o rgane cent ra l  du  monde v ivant "  ( l ) .  La  conséquen-

ce  première  es t  d rordre  psycho log ique.  L 'espr i t  qu i  é ta i t  jad is  cont reba lancé

par le sent iment,  se déclare autonome et prétend al ler seul son chemin. Cett ,e

d issoc ia t ion  fa ta le  sév i t ,  se lon  Wasseruann,  conme "aux  p lus  mauva is  jours  de

I tAufk lâ rung"  ( l )  e t  condamne la  v ie  sp i r i tue l le  à  une len te  mais  sûre  agon ie .

C r e s t  l e  r è g n e  d e  l t i n d i v i d u a l i s m e ,  d e  l t a b s t r a c t i o n ,  d r u n  i n t e l l e c t u a l i s m e

présomptueux, dtune spécial isat ion qui compart imente le savoir  et  condamne à

la  so l i tude inEe l lec t .ue l le  ;  c res t  le  t r iomphe drun  pos i t i v isme e t  d 'un  maté-

r ia l i sme qu i  é tou f fenE tous  les  é lans  c réa teurs  de  f  i rnag ina t ion  e t  du  râve .

Les conséquences sociologiques et pol i t iques sor-r t  tout aussi  mani-

fesges .  L t ind iv idu  n 'es t ,  p lus  qu tun  ê t re  évanescent ,  sans  cons is tance e t  sans

( l )  Rede an  d ie  Jugend,  p .  23  ,
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vie personnel le.  11 va se perdre dans la foule anonyme qui t r iomphe à ses dê-

p e n s .  O n  a s s i s E e  à  " l t a f f a i b l i s s e m e n E  d e  l t i n d i v i d u  e t  à  s a  r é s i g n a t i o n  i m -

p u i s s a n t e  f a c e  à  l a  m o n t é e  d e s  m a s s e s "  ( l ) .  I 1  s e m b l e  b i e n  q u t o n  s o i t  e n  p r ê -

sence d 'un  phénomène de déc l in  de  ce t te  anc ienne ph i losoph ie  qu i  fa isa i t  de

l thomme 1a va leur  supér ieure .

Dans 1e  domaine  de  la  po l i t ique ,  on  ass is te  à  une d iv in isa t ion  de

I ' E t a t .  E n  e f f e t ,  I t i n d i v i d u  c o n s e r v e  t o u t e  s a  s o i f  d ' a b s o l u ,  m a i s .  c o û E n e  c e t t e

so i f  ne  peut .  p lus  ê t re  assouv ie  par  les  va leurs  t rad i t ionne l les  que représen-

ta ien t  jad is  la  fo i  re l ig ieuse,  l - 'a r t  ou  1a  cu l tu re ,  i l  cherche une nouve l le

source  où  pu iser  ses  fo rces  e t  i l  c ro i t  la  découvr i r  dans  I 'E taË, ,  car  seu l

l r E t a È  l u i  o f f r e  f  i m a g e  d ' u n e  r é a l i t é  s u p é r i e u r e ,  d i g n e  q u ' o n  l u i  s a c r i f i e

ses  énerg ies .  En ou t re ,  1 'honme moderne,  esseu lé ,  p r ivé  de  tou te  re la t ion  avec

ses  semblab les ,  c ro i r  reconnaî t re  dans  I tE ta t  le  dern ie r  garan t  d 'une cerËa ine

forme de communauté et dans la dévot ion dont i l  fa i t  preuve à son égard, i l

vo i t  la  poss ib i l i té  de  ré tab l i r  avec  ce t te  cornmunauté  le  contacË qut i l  a  perdu .

Qà d iscerne tous  les  p ro lougements  poss ib les  de  ce t te  abd ica t ion  de  I ' i nd iv idu

au pro f i t  d lun  fan tôme,  car  l tE ta t  n 'es t  que ce la ,  une cons t ruc t ion  ar t i f i c ie l -

le  de  l respr i t  eÈ non pas  une rêa l i té  concrè te .  La  conséquence iunéd ia te  es t

1a  na issance du  rad ica l i sme po l i t ique  qu i  Earque désormais  1a  v ie  pub l ique e t

dont  Wassermann dénonce " l t in f luence né fas te  e t  dévas ta t r i ce"  (2 ) .  La  f rénês ie

po l i t ique  susc i te  1 'avènement  d 'un  "moyen âge moderne"  (2 )  qu i  aura iÈ  du  moyen

âge passé I 'obscurant ismel  la  pensée in t rans igeante  e t  in to lé ran te ,  ma is  sera i t

dépourvu  de  son sens  ar t i s t ique  e t  de  1 'en thous iasme de sa  pensée re l ig ieuse.

On mesure  tou t  ce  que ce  d iscours ,  p rononcé en  1932,  do i t  à  I 'époque,  du  moins

en ce  qu i  concerne la  ré f lex ion  sur  l tE ta t  e t  sur  les  p rob lèmes po l i t iques .

Quelques années plus tôt ,  le phi losophe Melchior Ghisels répondait

dé jà  en  te rmes à  peu près  semblab les  à  E tze l  Andergas t  dans  L 'A f fa i re  Maur iz ius

I1  dénonça i t  la  po l i t i sa t ion  excess ive  e t  le  rad ica l i sme de la  pensée chez  une

jeunesse aux  abo is  qu i  a  vu  s re f fondrer  les  bases  de  son un ivers  e t  cherche de

nouve l les  va leurs  auxque l les  se  raccrocher  (3 ) .  11  es t  cer ta in  que 1e  D iscours

à  la  Jeunesse,  avec  sa  v is ion  dépr i rnante  d tune humani tê  e t  d run  monde qu i

Î u i d . ,  p .  13 .

I b i d . ,  p .  2 7 ,

( l )

( 2 )

(3 )  Maur iz ius ,  p .  364 sq .
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s t inc l inen t  i r rés isE ib lement  vers  leur  ru ine ,  a  é t -e  la rgement  in f luencé par

la  s i tua t ion  de  l tA l lemagne we imar ienne.e t  par  1e  pess imisme ambian t .0n  re -

t rouve dans  Ie  désar ro i  de  la  jeunesse,  dans  ]a  recherche de  nouveaux idéaux ,

des  t ra iÈs  du  temps.  On reconnaî t  à  chaque page le  chaos  des  années 30 ,  le

marasme êconomique,  a ins i  que les  a l léchantes  e t  menaçantes  Promesses  du  na-

z isme montant .  t la is  i l  es t  incontesÈab le  par  a i l leurs  que l ' l assermann a  é tê

souc ieux  de  ne  pas  se  cantonner  dans  les  l im i tes  de  l  tun ivers  a l lemand e t

qu t i l  souha i ta i t  gue son jugement  possédât  une va leur  un iverse l le -  L 'A l lemagne

de son temps n té ta i t  en  soût rne  que le  te r ra in  par t i cu l iè rement  représenta t i f

où  sév issa i t  une malad ie  qu i ,  à  ses  yeux '  menaça i t  I ' ensembie  de  l thumani té '

I l  e s t  t r è s  s i g n i f i c a t i f  q u e ,  p a r a l l è l e m e n t  à  s o n  D i s c o u r s  à  I a

Jeunesse, dest iné aux jeunes Al lenrands eÈ aux jeunes Autr ichiens, \nlassermanl l

a i t  réd igé  un  pe t i t  essa i  in t i tu lé  Ayez  le  courage de  réa l i ser  vos  rêves  qu i

por te  le  sous- t i t re  A  mes arn is  amér ica ins  ( l ) .  A ins i  son  message f ranch i t  les

l imites de l tAl lemagne et prend une valeur humaine générale.

Dans ce  , " r ! r "  à  l rusage des  lec teurs  d tou t re -At lan t ique,  i I  reprend

d e s  i d é e s  q u i  n o u s  s o n t  d é j à  f a m i l i è r e s .  I 1  p o u r s u i t  l a  c r i t i q u e  d e  1 ' e s p r i t

qui  règne dans notre monde de technique et de science'  Le romantisme al lemand'

a f f i r .me- t - i1 ,  ava iÈ  condu i t  I thomme à  se  perdre  hors  de  la  réa l i té ,  dans  le

labyr in the  de  son un ivers  in té r ieur  e t  sur  les  sent ie rs  incer ta ins  du  rêve ,

l ,époque moderne a  ramené I 'homme à  l tex té r ieur  de  lu i -mâme vers  les  réa l i tés

tang ib les .  Ma is  c tes t  à  la  fo is  une "bénéd ic t ion  e t ,  une rna léd ic t ion" ,  parce

q u e  1 ' h o m m e  a  d é b o u c h é  s u r ' " l t a r i d i t é  d e  l a  m a t i è r e "  ( 2 ) ,  p a r c ê . q u ' i l  a  é t é

pro je té  dans  une époque de  " fa igs  e t  de  ch i f f res"  (3 ) .  L 'ê t re  humain  do i t  re -

trouver,  dans une sorte àa oo.r.r""u romantisme qui se gardera des erreurs du

siècle passé, 1-a puissance du rêve et la force de f  imaginat ion qui redonne-

fon t  de  la  cons is tance à  sa  v ie  in té : : ieure .  Car  c tes t  ceÈte  dégradat ion  de  la

y ie  in té r ieure  qu i  cons t i tue  le  symptôme Ie  p lus  man i fes te  de  Ia  ma lad ie  :

( l )  ce t  essa i  pub l ié  à  t i r re  pos thume dans  TageEuch-aus  den w inkg ]  
" " -1235t

ne  compor te  pas  de  da te ,  ma is  i I  y  a  tou t  l ieu  de  penser  qu ' r l  a  e te  re -

d igé  enÈre  t  930 e t  I  932

(2) Tagebuôh aus dem I ' I inkeL, p. 125 '

( 3 )  I b i d . ,  P .  t 2 4 .
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"Les honsnes de notre temps souffrent drun ma1 que

ph ie  de  l 'âme e t  qu i  es t  beaucoup p lus  inqu ié tan t  que tou te

q u e "  ( l ) .

Ce n tes t  pas  un  hasa rd  s i  Wasse rmann  s rad resse  à  t ' ses  am is  amé-

r i c a i n s " .  1 1  s a i t  d r a b o r d  q u t i l  d i s p o s e  e n  e u x  d r u n  p u b l i c  e n t h o u s i a s t e .  M a i s

su r touÈ  i l  a  consc ience ,  depu i s  son  voyage  aux  E ta t s -Un i s ,  des  g raves  menaces

qu i  pèsen t  su r  eux .  L tAmér ique  l u i  appa ra îË  en  e f f e t  comme un  pays  où  se  ma-

n i f es ten t ,  ces  dé fau ts  du  monde  moderne  qu r i l  dénonce  dans  l es  essa i s  que  nous

Y e n o n s  d t a n a l y s e r .

Son  voyage  aux  E ta t s -Un i s  en  1927  a  l a i ssé  d ' abondan tes  t r aces

dans  I ' oeuv re  romanesque  e t  c r i t i que .  Nous  Lu i  devons  d rabo . rd  une  sé r i e  d ' a r -

t i c l es  rassemb lés  en  1928  dans  Lebensd iens t ,  sous  l e  t i t r e  W i r k l i che  und  see -

l i s che  Landscha f t  Amer i kas  (2 ) ,  dans  l esque l s  Wasse rmann  a  cons ig r i é  ses  impres -

s ions  e t  ses  ré f lex ions  personne l les .  Ma is  les  expér iences  auér ica ines  on t

sur tou t  donné na issance aux  redarquab les  pages de  LrAf fa i re  Maur iz ius  consa-

crées à la croisade ambit ieuse entreprise au Nouveau Monde par Waremme-War-

schauer .Pub l iées  la  même année,  ces  deux  sér ies  de  tex tes  sonÈ complémenta i res

e t  do ivent  ê t re  é tud iéess imu l tanément .  D 'a i l leurs  l rau teur  lu i - rnâme nous  a

inv i tés  à  cons idérer  cor t rne  un  tou t  ces  d i f fé ren ts  écr i t s .  11  sou l igne expres-

sément.  que la manière dont Warenme-Warschauer voi t  i , 'Amérique n'est pas di f fê-

ï e n t e  d e  l a  s i e n n e .  " J e  p e u x  m ' i d e n t i f i e r  È o t a L e m e n t  à  l u i "  ( 3 ) ,  é c r i t - i l ,

après  avo i r  a f f i rmé que lques  pages p lus  hauÈ que les  expér iences  de  son héros

s o n t " I e s  p l u s  m a u v a i s e s  q u ' o n  p u i s s e  i m a g i n e r "  ( 4 ) .

Le monde amér icarn

L 'Amér ique se  dé f in i t  d 'abo id  par  Ie  g igant isme de ses  paysages

dont le Grand Cafion du Colorado ou le désert  du Névada donnent le spectacle

écrasant ,  pâr  la  démesure  de  sa  concent ra t , ion  urba ine  e t  indus t r ie l le ,  paE

les  degrés  ex t rêmes qura t te in t  la  r i chesse e t  la  f rénés ie  de  la  course  au

p la is i r  dans  laque l le  se  résume 1a v ie  de  cer ta ines  grandes 'v i l les  comme

j ' a p p e l l e  a t r o -

roaladie orgaJti-

Jones, in Some unpubl i -

,  German l i fe and let ters
( l )  A  H a n s  A u f r i c h t ,  2 1 . I V . 1 9 2 7 ,  c i t .  G e r a i n t  V a u g h a n

shed let ters of Jakob l , lassermann to Hans Aufr icht

( 2 )  L e b e n s d i e n s t ,  p .  3 7 - 8 5 .

( 3 )  IU ia . ,  p .  7 t .

( 4 )  I b i d . ,  p .  61 .
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I lo l l ywood.  Cer tes ,  reconnaî t  l ^ lassermann,  touE esE "grand iose ,  é tonnant ,  bou le -

versant ,  mys têr ieux" ,  roa is  éga lemenE "é t ranger ,  to ta lement  é t ranger "  ( l ) .  En-

t .re ce paysrdont le dlmamisme et la joie de vivre ne sont qutune "enveloppe

t rompeuse qu i  d iss imu le  la  barbar ie  e t .  la  sauvager ie  sp i r i tue l le "  (2 ) ,  e t

I 'honrne européen,  i l  y  a  tou te  la  d is tance de  l r incompréhens ion .

Cont inenÈ hors  des  propor t ions  humaines ,  aux  cont ras tes  Ërop v io -

len ts ,  1 'Amér ique es t  auss i  un  un ivers  sans  âme eÈ sans  espr i t .  Le  pays  appa-

ra î t  à  Warermne coût rne t tune compagn ie  d rassurances  cont re  la  mor t  par  Ia  fa i rn t t  (3 )

I1  esr  capab le  de  préserver  les  gens  du  dépér issement  phys iqp" ,  i I  peu t  pour -

vo i r  à  leur  nour r iÈure  quot id ienne,  ma is  de  nour r i tu re  sp i r i tue l le  i l  n res t

jamais  ques t ion .  Les  Amér ica ins  n 'on t  de  respec t  que pour  Ia  chose,  pour  l rob-

j . t ,  1 ' e s p r i t  l e u r  e s È  " i n c r o y a b l e m e n t  s u s p e c È "  ( 4 ) .

Le monde américain est en outre déf iguré par de formidables opposi-

t ions sociales. Wareurue y touche du doigt les problèmes aigus du racislne en

ass is tan t  à  Ch icago,  au  lynchage du  no i r  Joshua Cooper .  Par tou t  l rAmér ique

lu i  révè le  un  v isagè d t in to lé rance e t  de  v io lence,  ce  qu i  Ie  margue drau tan t

p lus  fo r tement  qur i l  a  der r iè re  lu i  I texpér ience de  l ran t isémi t i sme européen.

Et  1a  te r reur  que répandent  dans  les  v i l les  ces  bandes organ isé 'es ,  tou jours  au

bord  de  la  dé l inquance,  ces  "bê tes  charognardes  des  faubourgs  dont  le  p i l lage

et  le  meur t re  sont  le  mêt ie r "  (5 ) ,  rappe l le  au  voyageur  les  od ieux  pogromes

de lrhistoire russe. I1 semble à Waremne-l^Jarschauer que I 'hourne européen ai t

dépassé ce  procédé sonuna i re  de  jus t i ce  ;  en  Arnér ique i l  ne  cons ta te  qurune

per te  généra1 isée du  sens  de  1 'humain .

Le  po in t  cu lminant  dans  ce t te  pe in tu re  de  1 'Amér ique es t  la  v is ion

quasi infernale dans laquel le la vi l le de Chicago se révèle au voyageur.  La

monst rueuse agg loméra t ion ,  découver te  dans  la  b rume incer ta ine  du  peÈi t  mat in ,

dans le vacarme assourdissant des machines et le meuglement du bétai l  quron

égorge,  c res t  d rabord  un  g igantesque abat to i r .  t fa lg r rms ne  vo i t ,  où  qu l i l

( l )  I b i d . ,  p .  4 8 .

( 2 )  ï b i d .  ,  p .  s5  .

(3 )

(4 )

I laur iz ius,

ï b i d . ,  p .

p .333 .

334 .

339 .(5 )  Tb id . ,  p .
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regarde,  qurun  enchevêt remenÈ de tunne ls ,  de  rues ,  des  t tponEs de  la  morEr r  ( l )

que f ranch i t  l r in te rminab le  cohor te  des  bê tes  de  boucher ie ,  dans  "un  p ié t ine-

ment  ca lme e t  fa t id ique"  ( l )  ;  du  mat in  au  so i r ,  jour  après  jour ,  se  dérou le

I t i n c e s s a n t  p è l e r i n a g e  v e r s  I a  m o r t  o r g a n i s é e  q u i  l a i s s e  a u - d e s s u s  d e  l a  v i l l e

1 ' o d e u r  p e s a n t e  d u  s a n g  v e r s é .  E t  d a n s  c e t t e  v i s i o n  h a l l u c i n a t o i r e ,  l f i r n m e n s e

fou le  des  bâ tes ,  innocentes  eE rés ignêes ,  ne  se  d is t ingue p lus  de  la  masse in -

fo rme des  hab i tan ts  dans  laque l le  se  no ien t  les  ind iv idua l i tés  :

" T o u t  e s t  m u l t i p l i é  à  I ' i n f i n i  d t u n e  m a n i è r e  é c r a s a n t e ,  f  i n d i v i d u

nta  pour  a ins i  d i re  p lus  de  nom,  1 'un i té  p lus  r ien  qu i  la  d i .s t ingue.  Les  rues

por ten t  des  numéros ,  pourquo i  les  hornmes nren  por te ra ien t - i l l  pas?"  (? ) .

E t  1a  rue  de  Ha ls ted t ,  avec  sa  t r i s tesse  désespérante  de  p lus  longue

rue du monde, devient le symbole de cett .e Amérique où tout est déshumanisé,

dépersonna l isé ,  de  l tun ivers  sans  âme de la  techn ique e t  du  do l la r ,  où  la  morÈ

e1 le-même es t  d is t r ibuée de  man ière  rné thod ique eÈ se lon  les  lo is  du  mei l leur

rendement .  La  rue  de  Ha ls ted t ,  "nouve l le  rou te  du  Go1gotha"  (2 ) ,  Eont re  à  que l

po in t  le  monde amér ica in ,  gu i  es t  capab le  de  c réer  des  r i chesses  in f in ies ,  qu i

pour ra i t  met t re  un  Ëerme au paupér isme,  possède encore  que lques  obscurs  reco ins

où c roup i t  une misère  in imag inab le .  La  rue  de  Ha ls ted t  se  présentê  cor rme un

g igantesque c loaque ;  au  mi l ieu  des  ordures  se  te r re  "une horde de  gens  en tas-

sés"  (3 ) ,  la  v ie  de  l f  ho t t t -e  n ty  es t  p lus  qu tun  t ' cauchemar t t ,  les  en fan ts  au  te in t

b lê rne  y  on t  le  " regard  âpre  des  c r im ine ls "  (3 ) .

Dans Lebensd iens t .  (4 ) ,  Wassernann a  par lé  de  f  impress ion  écrasante

obscure que lui  a fai te cette vi l le de Chicago. On retrouve les-mêmes ima-

dans  ces  pages de  LrAf fa i re  Maur iz ius  dont  l r in tens i té  par fo is  insoutena-

rappe l le  ce l le  des  grands  romanc iers  amér ica ins .  On se  sent  souvent  p rès

i 'un ivers  de  J .  S te inbeck  ou  de  H.  Mi l le r  (5 ) .  Ch icago es t  devenu pour

e t

ges

b l e

de

( r )

(2 )

I b i d . ,  p .

ï b i d . ,  p .

337 .

337 .

338 .( 3 )  I b i d . ,  p .

( 4 )  L e b e n s d i e n s t ,  p .  6 l

(5 )  11  es t  in té ressant  de  remarquer 'que les  abat to i rs  de  Ch icago fourn issent
presque à la même époque le décor de la pièce de Brecht,  Die hei l ige Johanne
d e r S c h 1 a c h t h ô f ' e ( l - 9 3 o ) e t q u e D ô b 1 i n d é c r i t d a n s B e r 1 i " @

@oirs de sei t in (4ème r ivre, Denn @ie
dern  V ieh  ;  w ie  d ies  s t i r ib t ,  so  s t i rb t  e r  auch) .
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In lassermann le syrnbole de I 'Aurér ique qui el le-rnêrne symbol ise à ses yeux tous

les  dangers  qu i  guet ten t  le  monde moderne.  CeÈ un ivers  qu i  a  é tou f fé  tous  les

sent iments  e t  qu i  a  perdu  le  sens  de  I 'humain ,  r i sque de  n tê t re  b ien tôÈ p lus
p o u r  1 ' h o m m e  q u t u n  g i g a n È e s q u e  a b a t t o i r .

Quand on  compare  L 'A f fa i re  Maur iz ius  (1928)  à  Amer ika  de  Kafka  ( t927)

ou à  H iob  de  Joseph Roth  (1930) ,  on  cons ta te  que les  expér iences  de  Wareumre-

I {a rschauer  ne  sont  pas  essent ie l lement  d i f fé ren tes  de  ce l les  de  Kar l  RoBmann

et de Mendel Singer.  Tout comme Waremne-Warschauer,  Karl  RoBmann goit  se frayer
un chemin  dans  l tun ivers  g igantesque de  l tAnér ique,  qu i  déborde de  v i ta l i té  e t

qu t i l  ressent  coûrme un monde encore  à  demi  barbare .  A  la  su i te  de  L tA f fa i re

Maur iz ius ,  l rh is to i re  de  } lende l  S inger  n tes t  pas  sans  rappe ler  ce l le  du  héros

de Wassermann.  Cer tes ,  Mende l  S inger ,  avec  sa  personna l i té  moyenne e t  p resque

médiocre ,  es t  lo in  d tavo i r  l tenvergure  de  l . Ja lsTr rne-Warschauer .  Ma is  des  ana lo-
g ies  év identes  appara issent  en t re  les  deux  hounnes.  Le  maî t re  d téco le  Mende l

S i n g e r r  g u i  e s Ë  n é  e n  R u s s i e ,  e s E  l u i  a u s s i  d t o r i g i n e  j u i v e .  I 1  d é c o u v r e  l r A n é -
r ique au  moment  où  i l  y  re jo in t  son  quat r ième f i l s  qu i  a  émigré  e t  fa i t  fo r tune

auNouveauMonde.  Dans le  l i v re  de  l lassermann e t  dans  le  l i v re  de  J -  Roth ,  on

ass is te  à  une conf ron ta t ion  assez  semblab le  enÈre  la  v ie i l le  t rad i t ion  du  ju -

daisme est-européen -Warerune-Warschauer est or iginaire de Thorn, en pologne-

et Ie monde américain

Pour  Mende l  S inger ,  le  p remier  conÈact  avec  I tAmér ique es t  écrasant ,

le pays le déroute nais à travers ses épreuves le héros reste étrangement sem-

blable à lui-mâme. Le Nouveau Monde ne peut détruire sa pe:rsonnal i té profonde ;
Mende l  S inger  res te  ce lu i  qur i l  é ta i t  en  Russ ie ,  i l  cor rserve  tou tes  les  marques

d e  1 r é d u c a t i o n  q u t i l  a  r e ç u e  e t  d e s  t r a d i c i o n s  d a n s  l e s q u e l l e s  i I  a  é t é  é l e v é .

De même Waremme-I{arschauer esl  ramenê au judalsme au terme dtune incursion en

t 'e r re  é t rangère  qu i  en  dé f in i t i ve  n ta  fa i t  que révé le r  son  ê t re  p ro fond.

D r a u t r e s  c o m p a r a i s o n s  s r i m p o s e n t  a v e c  l e s  p u b l i c a Ë i o n s  d e  1 r é p o q u e .

La  même année que LrAf fa i re  Maur iz ius  a  ê té  éd i té  l touvrage du  ph i losophe Her -

mann Keyser l ingrDas Spekt rum Europas ldans  leque l  on  t rouve des  ana lyses  t rès

yo is ines  de  ce l les  de  Wassermann.  Par  rappor t  à  l tAmér ique o .ù  l r ind iv idu  es t

écrasé, où on ne recherche qutun "niveau de vie élevé et non le salut de l fârne"(4

( l )  Das  Spekt rum Europas ,  He ide lberg ,  1928,  p .  486.
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l es  pays  eu ropéens  son t ,  de  l f av i s  de  Keyse r l i ng ,  1es  dépos i t a i r es  des  v ra ies

v a l e u r s ,  i l s  d o i v e n t  e n t r e t e n i r  " I e  f e u  s a c r é  d e  l r e s p r i t "  ( l ) .  C r e s t  e x a c t e -

men t  l a  m iss ion  ass ignée  pa r  Wasse rmann  à  h la remrne  (2 ) .  Sans  nu l  dou te ,  l t au -

t e u r  a  é t é  i n f l u e n c é  p a r  l e s  p r é o c c u p a t i o n s  d e  1 r é p o q u e ,  m a i s  o n  h é s i t e r a  à

d i r e  q u t i l  s a c r i f i e  s i m p l e m e n t  à  u n e  m o d e  o u  q u ' i l  s e  c o n t e n t e  d e  d é m a r q u e r

que lque  l i v re  con tempora in .  En  ce  qu i  conce rne  Das  Spek t rum Europas  e t  L 'A f -

f a i r e  Maur i z i us ,  on  peu t  d ta i l l eu rs  remarque r  t ou t  au  p lus  1a  concomi tance

d e s  d a t e s  d e  p u b l i c a t i o n .  L e s  r é f l e x i o n s  s u r  l r A r n é r i q u e  e t  s u r  1 ' E u r o p e

éta ien t  t tdans  l ta i r  du  tempst t ,  I ^ lassermann appor te  sa  cont r ibu t ion  personne l le

e t  o r i g i n a l e .

( l )  ï b i d . ,  p .  4 8 7 .

(2 )  I 1  es t  f ac i l e  de  me t t , r e  en  pa ra l l è l e  ce r ta ins  passages  de  L rA f fa i re  Mau-
r i z i us  ou  de  Lebensd iens t  avec  des  passages  de  Das  Spek t rum Europas .
Keyser l ing  écr i t  à  p ropos  de  1  rAmér ique :  "Das  Ind iv idue l le  w i rd  heute
nur  mehr  ausnahmsweise  a ls  l ^ le r t .  yeçs tanden.  Ge is t ig " f t t t t . t . ssen a Is  so l -
che gibt es kaum : al ler g" ir t i f8r$ird in der Anwendung gesuchÈ, und zwar
in  der  Anwendung au f  den ko l lek t i ven  Nutzen" ,  p .  479,
"Ja ,  Europa ha t  heute  d ie  g rôBte  Aufgabe,  d ie  s ich  ihm jemals  s te l l te .
Ihm und ihm a l le in  i s t  es  anhe imgegeben,  das  he i l ige  Feuer  des  Ge is tes
in  der  langen ge is t igen Nacht ,  d ie  der  l ' l enschhe i t  a ls  Ganzem bevors teh t ,
vor  dem Ver lôschen zu  h i i ten ' j  p .  488-489.
"Zttaî  zweîf Ie ich nicht an (der) spâteren Zukunft  (Amerikas) :  es wird
jense i ts  des  l , lassers  e ine  neue or ig ina le  Ku l tu r  enÈstehen,  psycho log isch
nicht von der europâischen Wurzel al le in,  sondern auch von der indiani-

schen und a f r i kan ischen gespe is t " ,  p .  480,
Toutes  ces  idées  sur  la  d ispar i t ion  de  l t ind iv idu  noyé dans  la  masse e t
sur  1e  mépr is  des  va leurs  sp i r i t .ue l les ,  a ins i  que les  perspec t ives  pos i -
t ives qui srouvrent pour le cont inent américain, se retrouvent chêz:
I . lassermann :  t tceist ,  etrnras rasend r lerdâcht iEles, et I^7as Ekrasantes, und je

nâher  man soz ia l  s t ieg , je  ver {âCht iger  und ekrasanter " ,  Lebensd iens t ,
p .  6 0 ,
" (Es)  her rsch t  e in  sehr  Ëemerkbarer  ko l lek t i v ismus,  der  d ie  e inze lnen
I n d i v i d u e n  m e h r  a t o m i s i e r t  a l s  b e i  u n s " ,  i b i d . ,  p .  6 4 ,
" Ind iv idue l le  Lebensformen g ib t  es t  n ichÈ" ,  ib id . ,  p .  82 .
"Ze i ta l te r  der  Vorbere i tungrVô lkerbackofen .  A l les  noch in  der  Mischung
und im l ^ le rden.  Noch n ich t  e rka l te t .  Sûden und Norden,  Osten  und l les ten
zur Mit te drângend. I^ leiBe Welt  und schwarze Welt  hart  gegeneinander",

Mauriz ius ,  p.  347..
I1 faut noter que le phi losophe Hermann Keyserl ing a poursuivi  sa réf le-
xion sur l tAmérique dans son Livre de 1929, Amerib.a set f ree.
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L ' A m é r i q u e  e t  I t E u r o o e-

Par  oppos i t ion  à  l rAmér ique,  l rEurope possède pour  Waremme-War-

schauere t  par  conséquent .  pour  1 'au teur  dont  i l  es t  tou jours  p lus  ou  moins
I e  p o r t e - p a r o l e ,  u n  i r r é s i s t i b r e  a t t r a i t .  L ' E u r o p ê ,  c t e s t  I r h i s t o i r e  d e

3 O O  m i l l i o n s  d ' h o m m e s ,  u n e  t r a d i t i o n  p l u s i e u r s  f o i s  m i l l é n a i r e  ;  c r e s t  l a
t e r r e  d e s : é v o l u t i o n s  e t  d e s  g u e r r e s ,  g u i  p o r t e  l e s  c i c a t r i c e s  i n d é I é b i l e s

d u  p a s s é ,  9 u i  a  e n f a n t é  d e s  l é g i o n s  d e  g é n i e s  a u s s i  b i e n  q u e  d e s  m o n s r r e s ,
qu i  a  vou lu  le  bonheur  de  l rhonrne e t  p lus  souvent  encore  occas ionné sa

souf f rance,  qu i  a  p roc lamé les  re l ig ions  rédempt r ices  e t  p râché l r in to lé ran-

ce. Dans touÈ ce boui l lonnemenÈ contradictoire,  I^ laremme-I. Iars.chauer reconnaît

l e s  m a n i f e s t a t i o n s  m u l t i p l e s  e t  d é r o u t a n t e s  d e  l t e s p r i t ,  d e  e e t  e s p r i t  q u , i 1
pensa i t  avo i r  la  miss ion  de  propager  durant  son  sé jour  en  Amér ique où  i l  se
ressenta i t  comme "un  sa i r r t  Pau l  de  la  cu lÈure  e t  de  la  c iv i l i sa t ion"  ( l ) .

Wassermann lu i -môme fa i t - i1  p reuve d tun  éga l  respec t  e t  d rune

éga1e conf iance à  1régard  de  la  "cu l tu re  e t  de  la  c iv i l i sa t ionn européennes ?
L a  r é p o n s e  à  c e t t e  q u e s t i o n  d o i t  ê t r e  t r è s  n u a n c é e .  D a n s  L r A f f a i r e  M a u r i z i u s ,

le  respec t  esC indén iab lement  p résent  à  1 'égard  de  la  t rad i t ion  européenne,

mais  I tespérance de  la  vo i r  régénérer  le  monde es t  dé jà  sér ieusement  en tamée.

Malgré  la  ma lad ie  qu i  l renvah iÈ,  ma lgré  les  symptômes qu i  se  man i fes ten t  un
peu Par tou t '  chez  les  ind iv idus  e t  à  tous  les  n iveaux  de  la  soc ié té ,  le  v ieux
c o n t i n e n È  r e s t e  u n e  t e r r e  o ù  s o u f f l e  l r e s p r i È .  L ' a u t e u r  s e m b l e  s e  r e f u s e r  à

admet t re  que 1e  monde européen es t  i r réméd iab lement  condamné au déc l in .

I ^ la renme-Warschauer ,  par lan t  de  ce t . te  idée de  déc l in ,  1a  dé f in i t  comme i 'une

idée que que lquesph i losophes beaux espr i ts  on t  inventée  pour  exagérer  l r im-
por tance du  té tanos  mora l  européen e t  pour  en  fa i re  une sensat ion"  (  z )  .

Aussi l ' Iassermann refuse une condamnation déf ini t ive de la cul ture

européenne e t  son  a t taque cont re  Oswald  Speng ler  dont  Le  l i v re ,  Le  Déc l in  de

1 ' O c c i d e n t  ( l 9 l B - 1 9 2 2 ) ,  c o n t i n u a i t  à  s é d u i r e  l e s  l e c t e u r s  e s t  i c i  m a n i f e s t e .

Refusant  de  jouer  le  rô1e d tun  prophète  de  malheur ,  i l  es t ime que I tEurope

p e u t  s u b s i s t e r  f a c e  à  l t A m é r i q u e  s i  e l l e  s a i t  u n i r  t o u t e s  s e s  f o r c e s  s p i r i -

t u e l l e s  ( 3 ) .

( l )  M a u r i z i u s ,  p .  3 3 2

( 2 )  I b i d . r  p .  3 4 0 .

(3 ) L e b e n s i i e n s t ,  p . 85 .
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Mais  pa r  a i l l eu rs  i l  ne  peu t  se  d i ss inu le r  que  ce  monde  t rave rse

une  c r i se  dange reuse  semb lab le  à  un  spasme té tan ique ,  s i  b i en  qu 'au  respec t

man i fes té  à  1 téga rd  d tune  c i v i l i sa t i on  ém inemmen t  véné rab le  ne  co r respond

pas  une  to ta le  con f i ance  dans  ses  ve r tus  sa l va t r i ces .  Dans  L tA f fa i re  Maur i z i us .

Wasse rmann  veu t  enco re  espé re r  que  I tEu rope  su rmon te ra  l a  c r i se ,  ma is  dé jà

sa  con f i ance  es t  éb ran lée  pa rce  que  ce t te  Eu rope  l u i  semb le  s i ngu l i è remen t

a t ï a ] - b I ] - e .

C res t  pou rquo i  1a  m iss ion  de  l , I a remme-Warschaue r  au  Nouveau  Mcnde

s e  s o l d e  p a r  u n  é c h e c  r e t e n t i s s a n t .  L e  v i e i l  e s p r i t  e u r o p é e . n ,  d é j à  a f f a d i '

se  révè le  un  i nsËrumen t  de  comba t  i nadap té  aux  réa l i t és  amér i ca ines .  11  do i t

c a p i t u l e r  d e v a n t  1 f é p a i s s e u r  d ' u n  u n i v e r s  q u i  1 u i  e s t  h o s t i l e .  E t  p u i s

1 ' A m é r i q u e  a t t e n d  a u t r e  c h o s e  q u t u n e  s i m p l e  È r a n s p l a n t a t i o n  d e  I ' e s p r i t  e u r o -

p é e n  d o n t  1 a  m i s s i o n  c i v i l i s a t r i c e  s e m b l e  b e l  e t  b i e n  t e r m i n é e .  L a  v i e i l l e

cu l t u re  a  a t t e i n t  son  zén i t h ,  e l l e  es t  déso rma is  impu issan te  à  mod i f i e r  e t  à

t r a n s f o r m e r  1 e  m o n d e  ;  à  c ô t é  d e  l r E u r o p e ,  o n  a s s i s t e  à  l a  n a i s s a n c e  d e  m o n -

des  nouveaux ,  qu i  se ron t  an imés  d 'un  i déa l  d i f f é ren t ,  enco re  impercep t i b l e .

Et  l tAmér ique révèle à I . laremme-tr larschauer son second v isage ;  e l le

lu i  apparaî t  comme un monde en gestat ion,  comme un g igantesque creuset  au

fond  duque l  r epose  "une  pâÈe  qu i  n ' a  pas  enco re  l evé "  ( l )  e t  s ' accomp l i t  l a

m y s t é r i e u s e  f u s i o n  d ' é 1 é m e n t s  d i s p a r a t e s .  L f é p o q u e  p r é s e n t e  e s t  " l r â g e  d e

l a  p r é p a r a t i o n . . . ,  d u  d e v e n i r "  ( 2 ) .  U n e  i n c e r t i t u d e  p l a n e  s u r  1 ' a v e n i r  d a n s

1a mesure où on ignore quel  monde naî t ra au terme de ce formidable enfante-

men t .  Ma is  pou r  l tEu rope .  i l  ex i s te  une  ce r t i t ude  :  ce t  en fan temen t  s taccom-

p l i r a  e n  d e h o r s  d t e 1 l e  e t  e l 1 e  n t a u r a  p o i n t  d e  p a r È  à  1 r é d i f i c a t i o n  d r u n

aven i r  qu i  l u i  se ra  é t range r .  Sa  p répondé rance  t rad i t i onne l l e  es t  d rau tan t

p l u s  c o n t e s t é e  q u ' o n  a s s i s t e  é g a l e m e n t  à  l r E s t  à  1 r é l a b o r a t i o n  d ' u n  n o u v e l

o rd re  po l iÈ ique .  I ^ Ia re rnme  pe rço i t  c l a i r emen t  que  1 téve i1  des  "mou j i ks . . .

en t re  l a  V i s tu le  e t  l e  l ac  Ba i ka l "  ( 3 )  es t  1e  p rem ie r  s i gne  d 'un  bou leve rse -

men t  rad i ca l  donÈ  pe rsonne  ne  peu t  imag ine r  l r amp leu r .

( l )  ' I b i d . ,  p .  3 4 7  .

( 2 )  l b i d . ,  p . 347 .

348 .(3 )  I u i d . ,  p .
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A1ors ,  i l  r essen t  t ou t  f  i ncon fo r t  de  l r homme eu ropéen .  I 1  es t

dans  l a  s i t ua t i on  i ns tab le  de  ce lu i  don t  1es  bases  chance l l en t ,  qu i  sen t

I ' impu i ssance  à  l aque11e  es t  déso rma is  condamnée  sa  c i v i l i sa t i on  e t  qu i ,

f asc iné  à  l a  f o i s  pa r  l e  monde  amér i ca in  e t  pa r  l a  révo lu t i on  russe ,  re fuse

l run  e t  l r au t re  pou r  t en te r  de  conse rve r  un  équ i l i b re  p réca i re  eÈ  tou jou rs

m e n a c é  s u r  l a  t e r r e  d t E u r o p e .  C r e s t  c e  q u i  l u i  f a i t  d i r e  à  p r o p o s  d e  s o n

r e t o u r  d ' A m é r i q u e  :  " I 1  f a l l a i t  a l o r s  s ' e n q u é r i r  d r u n e  p e t i t e  p l a c e  o ù  l t o n

fû t  à  peu  p rès  à  éga le  d i s tance  en t re  l es  deux  foye rs  d r i ncend ie  qu i  f a i -

s a i e n t  r a g e  à  g a u c h e  e t  à  d r o i t e "  ( l ) .

O n  v o i t  q u t e n  d é p i t  d e  s e s  a È t a q u e s  c o n t r e  f  i d é e  d t u n  i n é v i t a -

b le  déc l i n  de  I tOcc iden t ,  L l asse rmann  n réchappe  pas  à  une  ce r ta ine  fo rme  de

pess im isme .  Au  momen t  où  i l  éc r i t  L tA f fa i re  Maur i z i us ,  i I  veu t  enco re  con -

cevo i r  1 'Eu rope  conme le  re fuge  des  va leu rs  sp i r i t ue l l es .  Ma is  dé jà  i l  r e -

dou te  s i non  son  déc l i n ,  du  mo ins  son  év i c t i on  e t  son  aba i ssemen t .  CeË te

c ra in te  ne  cesse  de  s ta f f e rm i r  dans  l es  années  gu i r su i ven t  l a  rédac t i on  de

ce  roman  j usqu tà  deven i r ,  en  1933 ,  une  dou lou reuse  ce r t i t ude  :

t tQu ten tends - tu  pa r  t t ho rme  eu ropéen t t ,  pa r  t t esp r i t  eu ropéen t t  ?

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

au jou rd thu i  on  peu t  ose r  pense r  en  Eu ropéen ,  e t  éc r i r e  en  Eu ropéen  es t  P res -

que  cons idé ré  comme une  t rah i son .  L tEu rope  s res t  abandonnée  e l l e -même,  com-

men t  pou r ra i t - e l l e  cons t i t ue r  no t re  s fuppo r t? " (2 l  :

Dans L tAf fa i re  Maur iz ius  ceÈ aba issement  de  I tEurope s 'expr ime

à travers deux f igures romanesques importantes et opposées: I , Iaremre-Warschauer

et Leonhart  Mauriz ius. Waremme représente 1a viei l le tradi t ion européenne

aux mul t ip les  face t tes  mais  dont  la  fo rce  v i ta le  s res t  désormais  a f fa ib l ie

e t  qu i  a  sombré  dans  une sor te  d t impu issance.  LeonharÈ représenÈe au conÈra i -

re  l r incons isÈance sp i r i tue l le  eË mora le  d tun  un ivers  qu taucun l ien  ne  ra tÈa-

che p lus  à  son passé.  Dans ces  deux  personnages s topposent  éga lement  deux

générat ions. Beaucoup plus âgé que Leonhart ,  Warernrne appart ient encore..au

l9ème s ièc le  ;  Leonhar t  au  cont ra i re  es t  dé jà  l - 'en fan t  de  1 'è re  indus t r ie l le ,

d 'un  2oème s iècLe p lus  o r ien té  vers  les  réa l i tés  matér ie l les  qura t t i ré  par

les  spécu la t ions  abs t ra i tes .

( l )  S e l b s t b e t r a c h t u n g e n ,  p .  l 0 7 .

( 2 )  M a u r i z i u s ,  p . 3 4 8 .
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A travers Ie personnage de l{arernrne, la civ i l isat ion européenne

j e t t e  l a  s p l e n d e u r  d e  s e s  d e r n i e r s  f e u x ,  e n  m ê m e  t e m p s  q u r e l l e  s ' a f f a d i t

e t  p o u r  a i n s i  d i r e  s e  s t é r i l i s e .

En lu i  se  con juguent  les  couranEs les  p lus  d ivers .  Son espr i t

é tonnamment  récept i f  e t  paré  de  tous  les  dons  a  su  pu iser  à  tou tes  1es  sour -

ces  de  la  re l ig ion  e t  de  la  ph i losoph ie .  I . Ia remme 1 i t  P la ton  auss i  vo lon t ie rs

que les  ph i losophes a l lemands.  Né ju i f  e t  éduqué eomme te l ,  i l  a  éga lement

a s s i m i l é  l e  r n e s s a g e  d u  c h r i s t i a n i s m e  e t  a i n s i  r i e n  d e  c e  q u i  c o n s t i t u e

la  t rad i t ion  judéo-chré t ienne ne  1u i  es t  é t ranger .  En lu i  s - run issent  auss i

d e s  t e n d a n c e s  s l a v e s  e t  l a  p e n s é e  g e r m a n i q u e ;  n é  d a n s  l e s  m a r c h e s  d e  l r E s t ,

aux  conf ins  de  deux  mondes,  i l  a  t i ré  sa  subs tance de  l run  e t  l rau t re  de

ces  deux  un ivers  ;  même quand i l  a  c ru  é tou f fe r  en  lu i  le  S lave  pour  adhérer

aux  idéaux  des  pangerman isÈes,  ou  quand i l  a  c ru  se  dépou i l le r  du  legs  ju i f

pour  se  fa i re  ca tho l ique,  sa  personna l i té  a  conservé  1 'empre in te  des  or ig ines .

A ins i  s taceompl i t  une syn thèse garante  d tune incomparab le  r i chesse qu i  n resÈ

q u e  l e  r e f l ê t  d e  1 a  r i c h e s s e  d e  l r E u r o p e .

Mais ,  tou t  t tespr iË  co lossa l r t  qu t i l  so i t  r l ^ la remme- In la rschauer  res te

marqué par  une év idente  ambigu i té  qu i  n tes t  au t re  que ce l le  de  la  c iv i l i sa -

t i o n  d o n t  i l  e s t  l e  b r i l l a n t  r e p r é s e n t a n t .  D ' a i l l e u r s  I r a u t e u r  a  i n s i s t é

sur  ce t te  ambigu ï té  en  sou l ignant  le  dua l i sme fonc ie r  du  personnage qu t i l

q u a l i f i e  à  l a  f o i s  " d ' ê t r e  d i a b o l i q u e "  e t  d e  " g é n i e  u n i v e r s e l "  ( l ) .

Dans  la  mesure  où  l la remme es t  ob l igé  de  pu iser  à  des  sources  auss i

d i v e r s e s  q u e  c e l 1 e s  a u x q u e l l e s  i 1  s r a d r e s s e  s u c c e s s i v e m e n t  o u  m ê m e - s i m u l t a -

nément ,  chacune de  ces  sources  pr ise  séparémenÈ nous  semble  incapab le  de

répondre  aux  beso ins  de  son espr iË .  A ins i ,  1 'éc lec t i s rne  de  l , Ia re rnne- Iùarschauer

qu i  por te  le  témoignage de  la  r i che  mul t ip l i c i té  d 'une c iv i l i sa t ion ,  démon-

t r e  é g a l e m e n E  l t a f f a i b l i s s e m e n t  d e s  d i f f é r e n t s  c o u r a n t s  d e  c e t t e  c i v i l i s a t i o n .

Tout  se  passe en  fa i t .  comme s i  te l le  ou  te l1e  re l ig ion ,  Èe l le  ou  te l le  ph i lo -

soph ie  déÈerminée,  ou  te l le  ou  te l le  cu l tu re  na t iona le  é ta i t  désormais  inca-

pab le  de  fourn i r  à  l thomme une v is ion  du  monde so l ide ,  un  cadre  s tab le  eÈ

durable dans lequel pourrai t  se dérouler sa vie.  La quête f iévreuse de Inlarem-

me- l , t ra rschauer  e t  sa  démarche cont rad ic to i re ,  fa i te  de  ren iements  success i fs ,

( l )  M a u r i z i u s ,  p .  1 6 2
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peuven t  ê t re  i n te rp ré tées  cog rne  1es  man i fes ta t i ons  d tun  esp r i t  i ns tab le '  t ou -

j ou rs  asso i f f é  de  changemenE,  ma is  on  peu t  auss . i  l es  exp l i que r  pa r  f  i ncons i s -

t ance  de  ce  que  1a  c i v i l i sa t i on  eu ropéenne  o f f r e  déso rma is  à  ce t  esp r i t '  Ce t te

i n c o n s i s t a n c e  e s t  g é n é r a t r i c e  d ' i n s a t i s f a c t i o n  e t  c e t t e  i n s a t i s f a c t i o n  s ' e x t é -

r i o r i se  sous  1a  fo rme  d 'une  reche rche  exaspé rée '

T e l l e  e s t  d o n c  I a  p r e m i è r e  t a r e  d e  l a  c i v i l i s a t i o n  e u r o p é e n n e i  c r e s t

l a  t a r e  d e  I ' i n c o n s i s t a n c e  q u i  s e  c a c h e  s o u s  l t a p p a r e n c e  d e  I a  r i c h e s s e '  T o u t

se  passe  co f l lme  s i  l a  f a t i gue  e t  1 ' épu i semen t  deva ien t  avo i r  r a i son  de  ce  monde '

Ma is  ce  n ' es t  pas  l a  seu le  menace  qu i  pèse  su r  l u i .  Dans  l a  mesu re  où  Waremme-

Warschauer représente I 'honrne européen,  i I  faut  admett re quei  les défauts moraux

qu i  son t  l es  s i ens  son t  éga lemen t  pou r  une  l a rge  pa r t  deux  de  l 'Eu rope '  O r ,  ce

que  nous  l i sons  dans  Ie  ca rac tè re  de  Warens re  es t  essen t i e l l emen t  néga t i f '  L ' i n -

t e l l ec t  f ê te  en  l u i  son  t r i omphe ,  ses  rêves  fous  ne  son t  pas  tempérés  pa r

1 'amour  n i  pa r  l e  respec t  des  va leu rs  t r ad i t i onne l l es  qu i  se  t r ouven t  pe rpé -

tue l l emen t  ba fouées  :

" I 1  c o n s i d è r e  l a  r e l i g i o n ,  l a  p a t r i e ,  l t h u m a n i t é ,  l a  m o r a l e ,  1 ' a m o u r

du  p rocha in  e t c . . . ,  coû I t t r e  au tan t  de  réc lames  a f f i chées  dans  1a  bou t i que  d tun

c h a r l a t a n "  ( l ) .

Chez  l u i ,  f  i dée  se  t rouve  dé i f i ée  au  dé t r imen t  du  sen t i nen t ;  i l

a  une  funes te  t endance  à  l t ex t rém isme ,  au  fana t i sme ,  à  l t ado raÈ ion  se rv i l e  de

I tE ta t . ,  
" o r *oà  

ce la  se  l i t  dans  1a  "pé r i ode lamger rnan ique "  de  son  ex i s tence .  E t

quand  i l  pa r l e : : e l i g i on  e t .  se  conve r t i t  au  ca tho l i c i sme '  ce  n res t  pas  ce t te

fo i  du  moyen  âge  qu i  sou leva i t  l es  ca théd ra les  qu i  ag i t  en  l u i '  Sa  conve rs ion

n ' e s t  q u ' u n e  d e s  p i e r r e s  d a o s  1 ' é d i f i c e  i n t e L l e c t u e l  q u ' i l  c o n s t r u i t  e n  r ê v a n t

d,un nouvel  "Empire r .omain germanique" (2)  qui  fera i t  appel  au legs de " l tAnt i -

q u i t é , ' d u  c h r i s E  e t  d e  P è r e s  d e  l t E g l i s e "  ( 2 ) .  D e r r i è r e  c e ' p e r s o n n a g e '  o n  P e r -

ço i t  t ou tes  l es  i nsu f f i sances  don t  l a  v i e i l l e  Eu rope  es t  déso rma is  a f f l i gée .

E I Ie  se  racc roche  à  une  t rad i t i on  sécu la i re ,  ma is  e l l e  ne  peu t  p lus  que  l a

t rah i r  pa rce  qu fe l l e  es t  p r i vée  de  sa  fo rce  v i t a l e  e t  de  ses  va leu rs  supé r i eu -

r e s .  D e  c e t E e  t r a d i t i o n  e I l e  n t a  g u è r e  c o n s e r v é  q . r " f l . "  i d é e s  a b s t r a i t e s  e t

l es  schémas  i n te l l ec tue l s  t ou jou rs  b r i l l an t s ,  ma is  souven f  dange reux  e t  en

tou t  cas  s té r i l es .  E l l e  ne  cons t i t ue  p lus  un  tou t  ha rmon ieux  e t  e l l e  ne  peu t

( l )  Î b i d . ,  p . 298 .

163  .( 2 )  16 id . ,
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ê t re  que  ceÈ te  cons t ruc t i on  a r r i f i c i e l l e  de  1  f esp r i t  que  l Ja remme-Warschaue r

i m a g i n e  e t  d a n s  l a q u e l l e  L e s  d i f f é r e n t s  é l é m e n t s  s e  s o n t  d i s s o c i é s .  L ' E u r o p e ,

malgré son passé colossal  est  guet tée,  cornme I ' Iareume lu i -nôme, par  le  danger

de  l a  s té r i l i t é  e t  du  n ih i l i sme  ,  à  mo ins  qu tun  esp r i t  nouveau  s r i nca rne  dans

des  hommes  régéné rés  ;  c tes t  ce  que  Wasse rmann  essa ie ra  de  mon t re r  à  t r ave rs

Ie  pe rsonnage  d 'E tze l  Ande rgas t .  Ma is  en  a t t endan t  une  hypo thé t i que  résu r rec -

t i on ,  1 'Eu rope  se  dé f i n i t  pa r  ce t t e  vacu i t é  qu i  s ' exp r ime  au  m ieux  à  t r ave rs

1e  pe rsonnage  de  Leonha r t  Maur i z i us ,  en fan t  i ncons i s tan t  d tune  époque  sans  âme .

Cornure beaucoup drautres f igures du roman,  Leonhart  Maur iz ius nous

es t  p résen té  de  d i f f é ren tes  man iè res .  E t  d tabo rd  i nd i rec ten ien t  pa r  son  pè re

qui  vo i t  en lu i  un espr i t  br i l lant ,  par  Waremme-Warschauer dont  le  jugement

s e  s i t u e  e x a c t e m e n t  à  I ' o p p o s é  d e  c e l u i  d e  P . P .  M a u r i z i u s ,  p a r  l e  p r o c u r e u r

général  Andergast  qui ,  d ix-hui t  ans auparavant ,  a eu la  charge de conduire

son  p rocès .  En f i n  Leonha r t  se  p résen te  à  nous  d i rec temen t  dans  une  l ongue  sé r i e

d ren t re t i ens  avec  l e  p rocu reu r  qu i  l u i  r end  v i s i t e  à  l a  p r i son  de  K ressa l

Le jugement  que por te sur  1ui  l^ laremne est  drune extrêne sévér i té .

Leonhart  apparaî t  à  son redoutable adversai re conme un "zéro,  dont  on pouvai t

ê t r e  c e r t a i n  q u t i l  s ' é l è v e r a i t  v e r s  l e s  h a u t e u r s  t e l -  u n  b a l l o n  g o n f l é "  ( l ) .

I l  es t  un  de  ces  ho rmnes  qu i ,  en  dép i t .  de  l eu rvacu i t â  i n té r i eu re  e t  de  l eu r

ca rac tè re  supe r f i c i e l ,  f on t  une  b r i l l an te . ca r r i è re ,  t ou t  s imp lemen t  pa rce  que

leu r  Eempéramen t  e t .  l eu rs  dons  son t  en  acco rd  avec  ceux  de  1 tépoque .

CresE ,  ce  qu 'a  démon t ré  l e  p rocu reu r  géné ra l  dans  une  éb lou i ssan te

p la ido i r i e  g râce  à  l aque l l e  i 1  a  ob tenu  1a  condamna t i on  de  Leonha r t  Maur i z i us .

L ' é tude  de  ce t te  p la ido i r i e  que  nous  rappo rÈe  l e  condamné  (2 )  es t  t r ès  i ns -

t ruct ive.  Le jugement  du procureur  qui  considère Leonhart  comme le représen-

tanE typique de sa génêrat ion,  prend une valeur  générale et  se t ransforroe en

un  d iagnos t i c  po r té  su r  l r ensemb le  d ' une  époque .  Ande rgas t  vo i t  dans  sa  v i c t ime

- i l  faut  b ien employer  ce terme,  comme nous le verrons p lus lo in-  un êt re in-

t e l l i gen t  ma is  f a i b l e ,  I i v ré  sans  dé fense  aux  ten ta t i ons  mu l t i p l es  d ' une  "épo -

que  de  pou r r i t u re ,  menacée  pa r  l r e f f ond remen t  mora l " ,  l e  rep résen tan t  t yp ique

d tune  "na t i on "  -en tendons  I tA l l emagne-  e t  "même d run  con t i nen t "  ( 3 ) -  en tendons

( l )

(2 )

(3 )

I ! i4. '  p

ï b i d . ,  p .

3r8 .

271 sq .

27 t .Î b i d . ,  p .
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l tEurope- .  Les  p lus  g raves  dé fau ts  moraux  de  Leonhar t  son t  " le  manque de  loy -

a u t é  e t  l r i r r e s p o n s a b i l i t é "  ( l ) .  N r é c o u t a n t  q u e  l f a p p e l  d e  s e s  d é s i r s '  s a n s

aucun l ien avec la société ni  avec 1a farni l l 'e,  inconséquent danS ses act ions,

d i lap idant  ses  sent . iments ,  n ian t  tou tes  les  va leurs  mora les ,  Leonhar t  es t  par

exce l lence un  ê t re  sans  coeur  e t  sans  âme.

Au moment  de  son procès ,  1e  pro fesseur  Fors te r -Lôr r ing ,  ju r i s te

auss i  éminent  qurécouté ,  a  app laud i  à  la  p la ido i r ie  du  Procureur  généra l .co f l Ime

à la  nécessa i re  condamnat ion  d 'une époque dépravée.  11  a  vu  lu i  auss i  que

t o u s - I e s  t r a i t s  d e  c e È t e  é p o q u e  s ' i n c a r n a i e n t  e n  l a  p e r s o n n e  d e  1 ' a c c u s é ,  s a

d é c h é a n c e  s p i r i t u e l l e ,  s a  q u ê t e  d u  p l a i s i r  e t  s a  f r i v o l i t é . : 1 1  a  c o n s i d ê r é

que I texhor ta t ion  d tAndergas t  à  la  d isc ip l ine  e t  au  devo i r  mont ra i t  Ia  vo ie

du redressement .

L'analyse de la si tuat ion rnorale de l tAl lemagne avant la prernière

g.uerre est donc accablanteret Leonhart  lu i--mâme avoue qut i l  a subi dans sa

jeunesse I t in f luence de  ce t te  ambiance d isso lvante .  Ses  d ix -hu i t  années de

capt iv i té  so l i ta i re  lu i  on t  éonféré l tne  ex t ré rue  luc id i té  e t '  ass is  dans  sa

ce l lu le  en  face  du  procureur  généra1 qu i  jad is  l ra  fa i t  condamner ,  i l  es t

capab le  de  s tana lyser  sans  aveug lement .  A  d is tance,  i I  parv ien t  à  vo i r  c la i r

dans  1 'âme de ce lu i  qu t i l  é ta i t  quand on  lu i  reprocha le  meur t re  de  sa  femne.

I l  n 'hés i te  pas  à  se  présenter  comne la  v icË i rne  d tune soc ié té  à

laque l le  i l  n ra  opposé aucune rés is tance e t  à  juger  sévèrement  sa  Propre  gé-

néra t ion .  I1  es t  d ra i l l -eurs  inÈéressant  de  no ter  que Leonhar t  es t  né ,  comue

i l  le  d i t  lu i :nême,  aux  env i rons  de  1880.

Wassermann es t  né  en  1873;  par  conséquent ,  à  t ravers  la  généra t ion

de son personnage,  c tes t  sa  Propre  généra t ion  dont  i l  fa i t  le  p rocès '  Ceux

qu i  son t  nés  à  ce t te  époque,  on t  passé leur  en fance e t  leur  jeunesse sous

un c ie l  "qu i  ressembla i t  à  un  décor  de  théât re"  ;  leur  ex is tence é ta i t  p lacée

sous le  s igne de  1 t i l l us ion .  La  maison e t  l téco le  pourvoya ien t  à  tous  leurs

dés i rs ,  e l les  incu l -qua ien t  des  pr inc ipes  e t  ce  qure l les  appe la ien t  des  idéaux '

la  fa rn i l le  nant issa i t  ses  en fan ts  d 'une ren te  qu i  garan t issa i t  leur  sécur i té

économique ; .  I tense ignement  abreuva i t ,  ses  é lèves 'de  cu l tu re .  Ma is  tou t  ce la

é ta i t  , , vermou lu  e t  usé  jusqutà  la  oorde" ,  seu le  la  ren te  ava i t  que lque so l i -

( l )  l b i d . ,  p .  2 7 2 .
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d i té ,  l e  res te  é ta i t  du  " t oc ,  une  i r n i t a t i on  bon  marché"  ( l )  ;  pe rsonne  ne

c roya i t  p l us  aux  i déaux  n i  aux  va leu rs  mora les ,  soc ia les  e t  po l i t i ques  qu ton

s re f f o r ça i t  enco re  de  p ropage r  co rwre  pa r  hab i t ude  e t  en  tou t  cas  avec  hypoc r i -

s i e .  Pou r  ne  pas  s ten l i se r  dans  ce  marécage ,  i l  f a l l a i t  avo i r  une  âme  de  rebe l -

1e  e t  se  coupe r  de  son  n i l i eu  d ' o r i g i ne .  O r  Leonha r t  n tava i t  pas  ce t te  âme  de

r e b e l l e ;  i l  a  p a r t a g é  l e  s o r t  d e  t o u s  c e u x  q u i ,  r e t e n u s  a u x  m a i l l e s  d u  f i l e t ,

se  son t  pe rdus  dans  l a  méd ioc r i t é  amb ian te .  P r i sonn iè re  de  ce t  ho r i zon  ré t réc i

e t  morne ,  " son  âme  s ' es t  l a i ssée  emmure r "  (2 )  e t  i l  n ' a  ob tenu  en  échange  que

l a  f a u s s e  c o m p e n s a t i o n  d e s  s u c c è s  p r o f e s s i o n n e l s .  C e r t e s ,  c e t t e  g é n é r a t i o n

é r a i t  a n i r n é e  d t i d é e s  g é n é r e u s e s .  E l 1 e  s e  l a i s s a i t  a t È e n d r i r  à : 1 a  r e p r é s e n t a t i o n

des  T i sse rands  de  Haup tmann ,  ma is  t ou t  ce la  é ta i t  f aux  ca r ,  Pa r  a i l l eu rs ,  e l 1e

r e s t a i t  i n s e n s i b l e  a u x  r é a l i t é s  s o c i a l e s  d u  t e m p s ,  e l l e  n e  s e  s o u c i a i t  p a s  d e s

chômeurs  sur  lesque ls  on  t i ra i t  dans  la  Ruhr .  E l le  é ta i t  v ic t ime drune exa l ta -

t i o n  t r o m p e u s e ,  d t u n  " r o m a n t i s n e  s a n s  f o n d e m e n t  e t  s a n s  b u t t t ( 3 ) ,  s i g n e  d t u n

manque de  so l id iÈé mora le  en  mâme temps que d tune cassure  in té r ieure  de  1 tê t re

qu i  ressenta i t  con fusément  les  insu f f i sances  du  monde,  ma is  se  conten ta i t  d rune

a t t i É u d e  p a s s i v e .  C r e s t  c o n t r e  c e t t e  u o l l e s s e  e t  c e  c o u p a b l e  l a i s s e r - a l l e r  q u r o n

ver ra  se  dresser  des  personnages corure  Chr is t ian  Wahnschaf fe  ou  Etze I  Andergas t

qu i ,  re fusant  d ta l le r  à  la  dér ive ,  ten teron t  de  ra len t i r  la  marche du  des t in .

C a r  c ' e s t  b i e n  d e  d e s t i n  q u ' i l  s t a g i t .  L e  d i a g n o s t i c  p é n é t r a n t  q u e

por te  Wassermann sur  la  s i tua t ion  mora le  de  son temps es t  sombre  e t  inqu iécant .

I l  semble  qu tune menace fa ta le  pèse sur  l rhornme européen,  guê ce t  hormne,s t i l

n ' y  p rê te  garde,  so i t  p romis  à  la  déc t réance.  Dé jà  i l  a  corme ann ih i lé .une par -

t ie  de  lu i -même,  le  coeur ,  e t  i l  ne  v i t  p lus  que se lon  l tespr i t .  Les  consé-

quences de cette amputat ion de Ia personne irumaine sont nettement percept ibles :

chez Warenrne-Warschauer,  on voi t  se développer un cynisme destructeur,  une ten-

dance à  1a  négat ion  de  tou tes  les  va leurs .  L tespr i t ,  l i béré  des  sa lu ta i res  en-

t raves  du  sent iment ,  n tag i t  p lus  que dans  un  sens  négat i f .  L tex is t .ence de  Leon-

har t ,  M.aur iz ius  démont re  à  que l  po in t  son t  coupab les  l t indo lence e t  la  super f i -

c ia l i té  de  1répoque.  L rhomme européen ne  semble  guère  témoigner .que de  son

insu f f i sance mora le .

( r )  l b i d .  r  P .  277  .

(z )  lu id .  ,  p .

( r )  Iu ia .  ,  p .

278 .

278 .
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Cet te  i nsu f f i sance  qu i  nous  appa ra î t  pa r fo i s  comme une  conséquence

de  l r un i ve rs  dans  l eque l  1 ' honune  es t ,  p l acé ,  es t  éga iemen t  responsab le  de  l a

qua l i t é  de  ce t  un i ve rs .  De  I ' impe r fec t i - on  de  l t honme,  ne  peu t  décou le r  que

I t imper fec t i on  de  son  monde .  Ce t te  i r npe r fec t i on  se  l i t  su r touE  au  n i veau  de

c e r t a i n e s  i n s t i t u t i o n s ,  e n  p a r t i c u l i e r  l t i n s t i t u t i o n  d e  1 a  j u s t i c e .

LES I}æERFECTIONS DE LA JUSTICE HUMAINE

Dans  son  oeuv re ,  L r l asse rmann  mesu re  l r i n te rva l l e  qu i  ex i s te  en t re

son  p rop re  i déa1  de  j us t i ce  e t  l a  man iè re  donE  l es  hommes  fon t ,  sous  ses  yeux '

régne r  l a  j us t i ce .  11  a  donné  une  dé f i n i t i on  t héo r i que  de  son  i déa1  dans  Ach im ,

. f r agmen t  d run  D ia logue  su r  l a  Jus t i ce  e t  dans  ses  Se lbs tbe t rach tungen .

I l  sou l igne tou jours  avec  ins is tance l r idée  d 'a i l leurs  cor rnunément

a d m i s e ,  g u ' i l  c o n v i e n t  d e  d i s t i n g u e r  d r o i t  e t  j u s t i c e .  L e  d r o i t  ( l )  a  u n  c ô t ê

humain ,  c res t  un  ensemble  de  règ les  é Iaborées  au  cours  des  s ièc les  e t  qu i  on t

nécessa i repent  un  carac tère  insu f f i san t .  Même s i  ces  règ les  é ta ien t  éd ic tées

par  un  aréopage de  sages ,  e l les  res te ra ien t  impar fa i tes  e t  en  tou t  cas  impu is -

santes  à  sa t is fa i re  dans  son in tégra l i té  le  sent iment  de  jus t ' i ce ,  de  Gerecht ig -

ke i t ,  car  La  jus t i ce  dont  par le  l ^ lassermann n 'es t  pas  la  s i rnp le  conformi tézavec

ua dsc i t  éc r i t  ou  légué par  la  t rad i t ion ,  ma is  la  conformi té  avec  ce  qu t i f

appe l le  "un  dro i t  qu i  pu ise  ses  rac ines  dans  le  sent i inen t  un iverse l "  (2 ) .  Son

idéa l  es t  ce lu i  de  " t téqu i té "  au  sens  où  l ten tenda i t  V .  Hugo quand i l  éc r iva i t

"Qr r ' y  a - t - i l  au  dessus  de  la  jus t i ce  ?  L réqu i té " .  Dans le  d ia logue Ach im,  son

in te r locu teur  imag ina i re  lu i  fâ i t  remarquer  que c res t .1à  une no t ion  vague e t

imprécise, mais le lecteur comprend que ce que veut,  désigner ic i  Wassermann

( l )  L e  m o t  e s t  à  p r e n d r e  i c i  d a n s s l e  s e n s  d e  " d r o i t  p o s i t i f "  ;  i l  d é s i g n e
d o n c  l r e n s e m b l e  d e s ' l o i s  e t  d e s  r è g l e s  q u i  r é g i s s e n t  l a  s o c i é t é  h u m a i n e .
Anne-Liese Sel l  écr i t  à ce sujet :  "Was (hlassermann) im [nnersten erschût-

te r t . ,  i s t  d ie  Verzer rung e ines  na t i i r l i chen Rechtes ,  der  Zwiespa l t  zw ischen
Recht und Gerechtigkeit und Justiz, von dem seine l,Ierke flarunende Kunde ge-

ben" ,  Das  metapt tyé&h- t9 t l i t t i " "h "  W" I  ,  P .  89 .

( 2 )  L e b e n s d i e n s t , .  p .  l 8 l '
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p a r  I t e x p r e s s i o n r r u n  d r o i t  q u i  p u i s e  s e s  r a c i n e s  d a n s  1 e  s e n t i m e n t  u n i v e r s e l " ,

c r e s t ,  à  p e u  d e  c h o s e  p r è s ,  c . e  q u e  l e s  j u r i s t e s  a p p e l l e n t  l e  " d r o i t  g a t u r e l " ,

c r e s t - à - d i r e  c e  d r o i t  i d é a l  q u i ,  s e l o n  l e s  é c o l e s ,  s e r a i t  d é d u i t  d e  l a  n a t u r e

mâme de  l r homme,  de  D ieu ,  ou  enco re  f ondé  su r  l a  so l i da r i t é  soc ia le ,  l a  mora le ,

f  i d é e  d e  d e v o i r .

Wasse rmann  j uge  donc  l es  man i fes ta t i ons  de  l a  j us t i ce  ou  de  l t i à -

j us t i ce  dans  l e  monde  en  fonc t i on  d ' un  i déa l  supé r i eu r  e t  t , r ès  ex igean t  su r

l e q u e l  i I  r e v i e n t  à  l a  f i n  d e  s a  v i e ,  d a n s  l e s  S e l b s t b e t r a c h t u n g e n  ( l ) .  S e l o n

l u i ,  1 ' h o m m e  p o r t e  d a n s  s o n  â m e  l e  s e n t i m e n t  i n n é  d u  j u s t e  g t  d e  l r i n j u s t e

qu i  1u i  pe rmeË de  j uge r  des  réa l i t és  du  monde .  La  conco rdance  en t re  ce  sen t i -

men t  e t  ce  que  nous  pe rcevons  dans  1e  monde  dé te rm ine  une  so r te  d tha rmon ie

in té r i eu re ;  l r absence  de  conco rdance ,  pa r  con t re ,  dé te rm ine  une  cassu re  de

no t re  ê t re .  E t  l ^ I asse rmann  dé f i n i t  l e  sen t imen t  de  j us t i ce  comme une  "pos i t i on

d ' é q u i l i b r e  d e  I ' â m e "  ( 2 ) .  P a r e i l  a u  f l é a u  d e  I a  b a l a n c e ,  n o t r e  s e n t i m e n t  i n -

f a i l l i b l e  r e c o n n a î t  q u e  l a  " s a n c t i o n r r e s t  p r o p o r t i o n n é e  a u  " c r i m e " r  g u ' i l  y  a

u n e  é q u i v a l e n c e  e n t , r e  " 1 ' e x p i a E i o n  e t  l a  f a u É e " ,  e t  i l  s ' i m m o b i l i s e .  P o u r

1 ' h o m m e ,  c e  s e n t i m e n t  d e  j u s t i c e  e s t  e s s e n t i e l .  Q u a n d  i l  e s r  b l e s s é ,  c r e s t

1 tê t re  t ou t  en t i e r  qu i  se  t r ouve  a t t e i n t  avec  t ' son  sen t imen t  du  monde ,  son

senE imen t  de  D ieu r  l e  sen t imen t  de  l u i -mêrne  e t  sa  con f i ance  en  I ' o rd re  imna-

n e n t  d e s  c h o s e s "  ( 2 ) .  Q u a n d  I a  s o i f  d e  j u s t i c e  e s t  a p a i s é e ,  c r e s t  a u  c o n t r a i r e

la  l um iè re  qu i  i l l um ine  l r ex i s tence .

Le constat  que Wassermann fa i t  à  ce propos dans son oeuvre est

néga t i f .  L ' équ i l i b re  es t  r a remen t  a t t e i n t  e t  ce  son t  l e  p lus  souvenÈ  l es  t énè -

b res  de  l t i n j us t i ce  qu i  enve loppen t .  l r un i ve rs .

Etudier le thèrne de la just ice revient à passer en revue la quasi-

total i té de l roeuvre de Wassermann, comrne nous y invi te l rauteur luirnôme au

début  de  son essa i  Que lques  Bemarques sur  L rAf fa i re  Maur iz ius  (3 )  ;  l r idée  de

j u s t i c e ,  é c r i t - i l  d a n s  c e  t e x t e r c o n s t i t u e  I ' e s s e n L i e l  d e  s o n  r o m â n ,  m a i s  o n

( l )  Se lbs tbe t rach tungen,  p .  696 sq .

( 2 )  l b i d .  ,  p .  9 7

(3)  Lebensd iens t ,  p .  336
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l a  t r ouve  dé jà  dans  Laud in  e t  l es  S iens  qu i  à  na in t s  éga rds  f a i t  f i gu re  d té -

bauche  de  L rA f fa i re  Maur i z i us .  En  ou t re r  gu i  veu t  s ten  donne r  1a  pe ine ,  décè -

l e ra  f ac i l emen t  l a  p résence  de  ceÈ te  i dée  dans  l es  p rem ie rs  réc i t s .

S i  c e  t h è m e  e s t  v i s i b l e  p a r t o u t ,  c t e s t  c e p e n d a n t  L t A f f a i r e  M a u r i z i u s

qu i  en  donne la  mesure  exac te  e t  lu i  p râ te  le  contour  le  p lus  p réc is .  Le  pro-

cureur  Andergas t  d i t  à  son f i l s  à  la  f in  du  roman :

"Renonce à  I ' i dée  que la  jus t i ce  pure  e t  ce l le  des  t r ibunaux sont

e t  d o i v e n t  ô t r e  u n e  s e u l e  e t  m ê m e  c h o s e .  C r e s t  i m p o s s i b l e ,  c e l a  d é p a s s e  l e s

p o s s i b i l i t é s  h u m a i n e s  e t  t e r r e s t r e s .  I 1  y  a  e n Ë r e  e l l e s  l e . m ê m e  r a p p o r t  q u ' e n -

t re  les  symboles  de  la  fo i  e t  les  p ra t iques  de  la  re l ig ion"  (  I  )  .

A  I a  s o i f  d e  j u s t i c e  p u r e  d ' E t z e l  - s o i f  q u i  e s t  é g a l e m e n t  c e l l e  d e

Wassermann- Andergast oppose un réal isme ernpreint de pessimisme au nom duquel

i l  n taperço i t  cor t rne  poss ib le  que c -e  qu ' i l  appe l le  "d ie  Jus t iz " ,  c tes t -à -d i re

l a  j u s t i c e  h u m a i n e  d i s t r i b u é e  p a r  l e s  t i i b r r n a u x .  L ' i d é a l  é s t ,  s e l o n  l u i ,  p a r -

fa i tement  inaccess ib le  e t  1 'hounne do i t  se  conten ter  de  sa  t raduc t ion  te r res t re

qu i  n 'en  esE fo rcément  qu 'un  pâ le  re f le t  avec  tou tes  les  imper fec t ions  que ce-

la  inp l ique.  Andergas t  es t ime en  ou t re  qu 'on  peut  compenser  les  insu f f i sances

de la  jus t i ce  humaine  par  une s t r i c le  soumiss ion  à  ses  lo is  e t  à  ses  mécan is -

mes ;  i l  fau t  admet t re  le  déca lage qu i  ex is te  en t re  e l1e  e t  la  jus t i ce  idéa le

co f i rme un fa i t  inév i tab le  e t .  s 'en  accommoder .  Cres t  p réc isément  ce t te  conso la-

t ion  que re fuse  EEzeL e t  avec  lu i  Wassermann dont  Ie  souc i  cons tan t  es t  d tana-

Iyser  les  ra isons  de  ce  déca lage e t  de  ten ter  de  I  e  rédu i re .

C e  d é c a l a g e  s t e x p l i q u e  d t a b o r d  p a r  l t i m p e r f e c t i o n  d e  I r o u t i l  d o n t

d isposent  1es  t r ibunaux humains ,  c tes t -à -d i re  par  les  insu f f i sances  du  dro i t

p o s i t i f .

La  c r i t ique  du  d io i t  pos i t i f

Les  imper fec t ions  du  dro i t  humain  sont  ressent ies  t rès  tô t .  Dès

l 9 O 2 , l a  c r i t i q u e  s ' é l a b o r e  d a n s  L e  M o l o c h .  L a  f a i b l e s s e  d e s  l o i s  q u i  s o n t

impu issantes  à  f ranch i r  1es  murs  du  couvenÈ où JuLta  E lasser  esÈ re tenue pr i -

sonnière, est perpétuel lement,  soul ignée. Wassermann montre en outre leur man-

q u e  d t u n i v e r s a l i t é ; l e s  l o i s  p r o È è g e n t  l e s  u n s ,  m a i s  d r a u t r e s ,  c o u u n e  l e s

Ju i fs  e t ,  les  pauvres ,  ne  bénéf ic ien t  pas  de  leurs  b ien fa i ts .  E l les  donnent

na issance à  une jus t i ce  d isc r im ina to i re  qu i  fa i t  deux  po ids  e t  deux  mesures ,

se lon  la  na issance ou  la  pos i t ion  soc ia le .

( l )  Maur i z ius ,  p .  536
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De p lus ,  les  houunes chargés  de  fa i re  rêgner  la  lo i  ne  va len t  guère

m i e u x  q u t e l l e  I  o n  l e s  v o i t  s e  p e r d r e  e n  d i s c u s s i o n s  o i s e u s e s  e t b y z a n t i n e s ,

ce qui amène le juge Borromeo à abandonner son rqét ier en avouant :

"Je  su is  fa t igué de  suppor te r  les  due ls  cérébraux  d 'une pré tendue

j u s t i c e "  ( l ) .

Der r iè re  ces  cons ta ta t ions  sor rune tou te  bana les ,  s tamorce  dès  Le

Moloch une ré f lex ion  p lus  in té ressante  sur  la  na ture  du  dro i t .  Le  dro i t  es t .

perçu  dans  sa  re la t i v i té  e t  ressent i  dans  la  f i x i té  qu i  le  eondamne à  I r in -

per fec t ion .  Un personnage du  roman,  WolmuÈr  gu i  semble  ê t re  le  por te -paro le

d e  I ' a u t e u r ,  s t é l è v e  c o n t r e  c e t t e  f i x i t é  e t  d é m o n t r e  q u e  1 é  d r o i t  d e v r a i t

ê t r e  e n  p e r p é t u e l  d e v e n i r ,  g u t i l  d e v r a i t  s e  m o d i f i e r  s a n s  c e s s e ,  s e l o n  l e s

f luc tua t ions  de  la  soc ié té .  11  nrappar t ien t  pas  à  te l  ou  te l  ind iv idu  de  lu i

donner ,  pâr  un  ac te  d rau tor i té ,  une fo rme déf in i t i ve  :

"La  no t i on  de  d ro i t  se  f o rme  co rnne  l a  l angue"  (2 ) .

Un an après Le Moloch,  deux nouvel les apparelTment  anodines,  Treuni tz

et Aurora et Hi lper ich, révèlent de nouveau lr intérêt que I^Iassennann porte

aux  prob lèmes ju r id iques .  Le  premier  réc i t  es t  le  p lus  in té ressanÈ;  i l  démon-

t re ,  à  t ravers  les  aventures  de  I ro f f i c ie r  Treun i tz ,  ç lue  la  jus t i ce  ne  d ispose

pas d 'une norme in fa i l l i b le  qu i  permet t ra i t  d rappréc ie r  la  réa l i té  de  la  fau te

Aux yeux  de  la  jus t i ce  l im i tée  des  hommes,  Treun i tz  semble  coupab le ,  la  v ra ie

q u e s t i o n  e s t  d e  s a v o i r  s t i l  1 ' e s E  r é e l l e m e n t .

Ces premières  oeuvres  cont iennent  en  germe tou tes  les  g randes idées

qu i  s tépanou issent  par  la  su i te  e t  ressurg issenÈ essent ie l lement  dans  le  ro -

man de l ravocat ,  Laud in  e t  les  S iens ,  en  1928.  Le  dro i t  es t  vu  a lo rs  par  des

honrnes dont i l  const i tue Irunivers et,  f  instrument quot idiens.Laudin eÈ Ander-

gas t  do ivent  admet t re  l r impu issance,  la  sc lé rose  e t  Ia  confus ion  des  lo is .

Ent re  le  début  du  s ièc le  où  para issent  1es  réc i ts  c i -dessus  évoqués

e t  l r a n n é e  l g 2 5 , l e  t h è r n e  d u  d r o i t  n r e s t  p a s  t o t a l e m e n t  d é l a i s s é  p a r  l r a u t e u r .

En l9O8 i l  es t  p résent  dans  Gaspard  Hauser ,  à  t ravers  la  f igure  du  c r im ina-

l i s te  Feuerbach.  En 1913,  L 'Homme de quaranteAns nous  présente  un  personnage

( l )  I b i d . ,  p . 292193 .

r97 .( 2 )  1 b i d . r  p .
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asso i f f é  de  j us t i ce ,  Ach im  Ursanne r .  On  t rouve ra  éga lemen t  dans  Chr i s t i an

Wahnschaf fe  te l le  ou  te l le  a l lus ion  aux  prob lèmes ju r id iques ;  ma is  dans  aucun

de ces  romans ces  prob lèmes ne  sont  p lacés  au  tou t  p remier  p lan  des  préoccu-

pat ions ;  i1s  ne  cons t i tuent  jamais  Ia  mat iè re  même du réc i t .  11  conv ien t

d 'exp l iquer  pourquo i  l r in té rê t  de  Wasse: :nann pour  ces  ques t ions ,  t rès  a igu

e t  n e t t e m e n t  p e r c e p t i b l e  a u  d é b u c  d e  s a  c a r r i è r e ,  f a i b l i t  e n s u i t e  c o n s i d é r a -

b lement  dans  une pér iode in te rméd ia i re ,  pu is  renaî t  à  par t i r  de  I  925 pour

cons t i tuer  dans  les  dern iè res  années f  in té rê t  dominant .

L 'exp l i ca t ion  de  ce tÈe courbe semble  â t re  pour  une la rge  par t  d ror -

d re  b iograph ique.  Wassermann a  souvent  mot ivé  1a  f réquente  appar i t ion  du  thè-

m e  d e  l a  j u s t i c e  d a n s  s o n  o e u v r e  p a r  s a  n a i s s a n c e  j u i v e  ( l ) .  A û s s i  l o n g t e m p s

que sa  cond i t ion  de  Ju i f  en  mi l ieu  a l lemand res te  pour  lu i .p rob lémat ique,  ce

qu i  es t  Ie  cas  au  début  de  sa  car r iè re ,  la  ré f lex ion  sur  la  jus t i ce  e t  sur  le

d r o i t  e s t  u n e  d e  s e s  p r é o c c u p a t i o n s  e s s e n t i e l l e s ,  d r a u t a n t  p l u s  q u e  l a  p r é c a -

r i té  de  sa  s i tua t ion  soc ia le  se  compl ique encore  du  fa i t  des  d i f f i cu l tés  ma-

té r ie l les  qu i  marquent  les  p remières  années de  son ex is tencÉ indépendante .  Par

l a  s ù i t e ,  s a  v i e  e s È  p l a c é e  s o u s  l e  s i g n e  d r u n  r é e l  a p a i s e m e n t .  L e s  d i f f i c u l -

t é s  é c o n o m i q u e s  d i s p a r a i s s e n E ,  l r i n s e r t i o n  d a n s  1 a  s o c i é t é  v i e n n o i s e  r e l è g u e

au second pLan le  p rob lème de l ran t isémi t i sme ;  par  vo ie  de  conséquence,  on

a s s i s E e  a l o r s  à  u n e  b a i s s e  d e  l r i n t é r ô t  p o u r  l e s  p r o b l è m e s  d u  d r o i t  e t  d e  l a

j u s t i c e .  L e  r e g a i n  d t i n t é r ê t  p o u r  c e s  q u e s t i o n s  s ' e x p l i q u e  p a r  I ' e x p é r i e n c e

de la  guer re  e t  par  la  recrudescence de  l ran t isémiÊ isme a l lemand dans  l t iunné-

d ia t  après-guer re .  Ma is  i l  fau t  auss i  fa i re  appe l  à  I 'h is to i re  pour  exp l iquer

1a réappar i t ion  des  thèmes jud ic ia i res  dans  l toeuvre  de  Wassermann à  par t i r

d e  1 9 2 5 .  L a  r é f l e x i o n  s u r  l a  j u s t i c e  n t e s t  p a s  p e r s o n n e l l e  à  l r a u t e u r ,  e l l e

es t  auss i  une carac tér is t ique  de  1 fépoque.  Dans Eoutes  les  pér iodes  de  t . rou-

b le  e t  de  grand bou leversement ,  1 .1  soc ié tés  humaines  s r in te r rogent  sur  leurs

ins t i tu t ions  jud ic ia i res  pa ïce  que ce l les -c i  son t  fo r tement  so l l i c i tées  eË

mâme souvent  ma lmenées.  L rA l lemagne de  Weimar  n ra  pas  échappé à  ce t te  rè l le ,

ce  qu i  exp l ique l rémergence,  dans  la  l i t té ra tu re  d ta lo rs ,  du  thème de la  jus -

t i ce  e t  de  tous  les  mot i fs  qu i  lu i  son t  l iés ,  responsab i l i té ,  cu lpab i l i té .

( l )  Qf  .  in f ra ,p .  697-698.
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La  gue r re ,  pu i s  I e  chaos  po l i t i que  e t  économique  des  années  2O amènen t ,  à  dou -

t e r  d e  l a  j u s t i c e  q u i  p a r a î t  i n c a p a b l e  d e  r é t a b l i r  l a  s é c u r i t é ,  d ' e n d i g u e r

l a  v i o l ence  eE  même de  p rononce r  des  ve rd i c t s  équ i t ab les ,  l r ex t rém isme  de

d ro i t e ,  pâ r  exemp le ,  r es tan t  p resque  tou jou rs  impun i .  Les  i n t r i gues  po l i c i è res

e t  j u d i c i a i r e s  s ' é p a n o u i s s e n t  a l o r s ,  a u s s i  b i e n  a u  t h é â t r e  q u e  d a n s  l e  r o m a n .

Les  oeuv res  se  d i s t i nguen t  géné ra lemen t  pa r  1e  ca rac tè re  assez  conven t i onne l

d e s  s u j e t s  e t  d e  l a  m i s e  e n  f o r m e ,  c e  q u i  s e  t r a d u i t  q u e l q u e f o i s  p a r  d e s  t i -

t . r es  schémat iques  co rnme  ce lu i  de  1a  nouve l l e  de  Wer fe l ,  N i ch t  de r  } l ô rde r ,

de r  E rmorde te  i s t  schu ld ig  (1920 ) .  Dans  ce  réc i t ,  comme dans  1 'A f  f  a i r e  t ' l au r i -

z i u s ,  l e  t h è r o e  d e  l a  j u s t i c e  e s t  é t r o i t e m e n L  l i é  a u  c o n f l i t  d u  p è r e  e t  d u

f i l s  ;  l a  r e s p o n s a b i l i t é  e t  l a  c u l p a b i l i t é  s o n t  r e j e t é e s  s u r  c e l u i  q u i  a p p a -

ra î t  co r rme  l a  v i cÈ ime  :  c res t  1 ' a t t i t ude  du  pè re  qu i  exp l i que  l e  ges te  d run

f i l s  p a r r i c i d e .  L a  n o u v e l l e  D e r  A b i t u r i e n t e n t a g ( t g Z 8 ) ,  é g a l e m e n L  d e  r .  W e r f e l ,

nous montre cor t rnent  un juge reconnaî t ,  ou cro i t  reconnaî t re en 1a personne

de  I ' accusé  un  camarade  d téco l -e  à  qu i  i l  a  j ad i s  po r té  g ravemen t  p ré jud i ce .

C r e s t  l r o c c a s i o n  p o u r  l e  m a g i s t r a t  d t i m p l o r e r  l e  p a r d o n  d e  s o n  a n c i e n n e  v i c -

t ime  e t  pou r  l r au teu r ,  de  p rouve r  que  dans  Ie  j eu  é te rne l  du  cha t  e t  de  I a

sou r i s  auque l  se  l i v ren t  l e  j uge  e t  1 ' accusé r  l es  rô les  peuven t  à  t ou t  i ns -

tanÈ  se  t rouve r  i nve rsés .  Les  l i v res  de  Wasse rmann ,  Laud in  e t  Les  S iens  eÈ

L t A f f a i r e  M a u r i z i u s ,  n e  f o n t  p a s  f i g u r e ,  p a r  l e u r  t h è m ê ,  d ' o e u v r e s  i s o l é e s  ( l )

( l ) .On pour ra i t  c i te r  b ien  drau t res  oeuvres  parues  presque en  mâme temps que
L 'A f fa i re  Maur iz ius  e t  met tanE en oeuvre , le  thème de la  jus t i ce  e t  des

@ 1 i é s , c u 1 p a b i 1 i t é , r é i n s e r t i o n d e s d é t e n u s d a n s 1 a
soc ié té ,  e r reurs  jud ic ia i res ,  indépendance de  la  jus t i ce  :  Arno ld  Zweig ,
Der  S t re i t  um den Sergeanten-Gr ischa (1927)  ;  Ferd inand Bruckner ,  D ie

A lexanderp laÈz (1929)  ;  H .J . -Reh*-
f i sch  und Wi lhe lm Herzog,  D ie  A f fâ re  Drey fus  (1929)  ;  L ion  Feuchtwanger ,
Er fo lg .  Dre i  Jahre  Gech ich f f i lg3o) i  ce  roman dont  l rac t ion

se s i tue  à  Mun ich  enÈre  l92 l  e t  1924,  s 'é lève  conÈre  Ia  co l lus ion  de  la
jus t i ce  e t  de  la  po l i t ique .  Hans Fa l lada,  I , t re r  e inmal  aus  dem B lechnapf
f r i B t  ( 1 9 3 4 ) .  L e  P r o c è s  d e  K a f k a ,  p u b l i é  e n  1 9 2 5 ,  a  ê t ê  é c r i t  d è s  l 9 1 4 - 1 5 .
Dans son l i v re ,  Das  Ger ich t  in  der  deutschen L iEera tur  des  20 .  Jahrhunder ts
Berng l  963,  I { i làe
Cf .  en  par t i cu l ie r  le  chap i t re  in t i tu lé  :  Kr i t i k  an  den ju r is t i schen In -
s t i tu t ionenr  p .  22  sq .
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Dans  ces  romans  de  l a  de rn iè re  pé r i ode ,  h lasse rmann  app ro fond i t  sa

r é f l e x i o n  s u r  1 ' u n i v e r s  d e  l a  j u s t i c e

I 1  d o n n e  d r a b o r d ,  d a n s  L a u d i n  e t  l e s  S i e n s ,  1 e  p o r t r a i t  d ' u n  a v o -

cat  qu i  p résente  dans  son tempéranent  e t  dans  son mode de v ie ,  une cer ta ine

s i m i l i t u d e  a v e c  L e  p r o c u r e u r  A n d e r g a s t  d e  L t A f f a i r e  t l a u r i z i u s ,  à  I a  d i f f é r e n -

ce  près  que son rô1e cons is te  à  dé fendre  au  l ieu  de  condamner .  Conrne chez  1e

p r o c u r e u r  A n d e r g a s t ,  o n  l i t  d a n s  l r e x i s t e n c e  d e  L a u d i n  l a  f r o i d e u r  e t  1 a . s o -

l i t u d e .  U n  e e r t a i n  m y s t è r e  l r e n v e l o p p e .  I 1  a i n e ,  l u i  a u s s i ,  l a  " p o n c t u a l i t é

e E - l r o r d r e "  ( l ) .  1 1  a  u n e  p a s s i o n  p o u r  l a  r e c t i t u d e  e t  l a  p r é c i s i o n  d a n s  1 e s

ac tes  quot id iens ,  un  âmour  du  t rava i l  b ien  fa i t  qu i  t ien t  dê  la  man ie .

M a i s ,  c e  q u i  n r e s t  p a s  l e  c a s  p o u r  l e  p r o c u r e u r  A n d e r g a s t ,  i l  a 1 1 i e

à  I ' a m o u r  d u  d r o i t  u n e : p i t i é  r é e l l e  à  1 r é g a r d  d e  l a  c r é a t u r e  h u m a i n e .  D e  p l u s ,

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

té r ieur ,  d 'un  doute  qu i  peu à  peu s ' ins inue en  lu i  sur  la  va leur  de  son mé-

t ie r .  I l  es t  I 'homme de I ' incer t i tude ,  capab le  de  se  t rans former  e t  de  ré f lê -

c h i r .  L a  r é v é l a t i o n  d e  l r i m p e r f e c t i o n  d e s  l o i s  e s t  p o u r  l u i  u n  s t i m u l a n t ,  r t " , a

exhor ta t ion  à  rechercher  les  moyens drune mei l leure  1ég is la t ion .  Laud in  es t ,

e n  q u e l q u e  s o r E e ,  I e  m o d è l e  d u  j u r i s t e  à  v e n i r .  A n d e r g a s t ,  a u  c o n t r a i r e ,  e s t

t o t a l e m e n Ë  p é t r i f i é ,  i l  e s t  l e  r n d d è 1 e  d u  j u r i s t e  q u i  d o i t  d i s p a r a î t r e .

Le  mala ise  in i t ia l  ressent i  par  l ravocat  es t  peu à  peu ren forcé  par

un eer ta in  nombre  de  rencont res  e t  de  fa i ts  qu i  son t  d 'apparence bana le ,  ma is

qu i  dé tér io ren t  dé f in i t i vement  son équ i l ib re .

En dé fendant  ses  c l ien tes ,  Kons tanz  A l tacher  e t  Br ig i t te  Har tmann,

tou tes  deux  cand ida tes  au  d ivorce ,  Laud in  s taperço i t  q r ' i l  appor te  son sou-

t ien  à  deux  causes  in jus tes .  Les  deux  fe rnnes  on t  cer tes  les  paragraphes du

code de  leur  cô té ;  ma is ,  quand Laud in  appro fond i t  les  s i tua t ions ,  i I  vo i t

qu 'en  dép i t  des  apparences  la  vér i tab le  cu lpab i l i té  rev ien t  à  ses  c l ien tes

e t  gue,  par  conséquent ,  on  peut  fa i re  t r iompher  I t in jus t i ce  en  s rappuyant  sur

les  lo is .  La  rencont re  avec  un  conf rè re  véreux  f in i t  de  persuader  l ravocat

que qu iconque es t  capab le  de  s 'o r ien ter  dans  le  labyr in the  du  code.peut  tour -

ner  fac i lemenË les  lo is  à  son pro f i t .

La conversat ion avec Konrad Lanz, étudiant,  except, ionnel lement doué

mais besogneux, devenu faux-monnayeur pour pouvoir  progresser sur les chemins

( I )  L a u d i n ,  p .  7 6 .
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d e  l a  s c i e n c e ,  e s t  d é c i s i v e  p o u r  l u i .  C e t  e n t r e t i e n  d e  I ' a v o c a t  e t  d u  c o n -

damné dans  la  ce l lu Ie  de  ce  dern ie r ,  p ré f igure  les  longs  tê te -à- tô te  du  pro-

cureur  Andergas t  e t  de  Leonhar t  Maur iz ius  dans  la  p r ison  de  Kressa.  I1  per -

suade Laud in  que ConradLanz,  1e  dé tenu,  es t  en  réa l i té  un  innocent .  De la

même manière ,  Andergas t  t rouvera  la  vér i té  dans  l tobscur i té  du  cachot  où  i l

p rendra  consc ience de  I t innocence de  Maur iz ius .

Désormais ,  Laud in  es t  dé t rompé,  i l  ne  veut  p lus  r ien  avo i r  de

coûrmun avec  le  d ro i t  :  t t l l  n res t  pas  convenab le ' i  avoue- t - i l r r tde  gagner  de

l r a r g e n t  a v e c  c e  d e m i - d r o i t ,  c e  d r o i t  i n j u s t e "  ( l ) .  L e s  l o i s  l u i  o n t  d é f i -

n i t i vement  révé Ié  leur  imper fec t ion .

Face à  la  v ie  qu i  es t  mouvante ,  en  perpétue l le  évo lu t ion ,  les  lo is

sont  f i xes  e t  r ig ides .  E l les  sont  une abs t rac t ion  au  nom de laque l le  on  ne

p e u t  p r é t e n d r e  f a i r e  v i o l e n c e  à  l a  v i e .  E l l e s  n e  s o n L  " q u ' é c r i t e s  e t  j a n a i s

v é c u e s "  ( 2 ) .  E n  o u t r e ,  e l l e s  s o n t  d t u n e  i n s u f f i s a n c e  m a n i f e s t e  ;  L a u d i n  l e s

compare  (3 )  à  une lan terne  fa lo te  qu i ,  dans  un  labyr in the  souter ra in ,  PeE-

met t ra i t  d 'év i te r  les  obs tac les  les  p lus  qan i fes tes  mais  ne  pour ra i t  pas

gu ider  I thonune jusqutaux  vér i tab les  Erésors  cachés .  o r "  ce  sont  b ien  ces

t résors  qu i  impor ten t  ;  i l s  son t  semblab les  à  1 tâme humaine,  ce t te  seu le

vér i tab le  réa l i té  que masquent  p resque tou jours  1es  ac t ions  ex tér ieures  e t

les  compor tements  super f i c ie ls .  E t  Laud in  dénonce I ' in te rva l le  qu i  sépare  le

d r o i t  e t  l a  j u s t i c e  p u r e  :

" L a  j u s t i c e  !  U n e  i d é e .  L e  d r o i t ,  c f e s t ,  a u t r e  c h o s e  ;  l e  d r o i t

es t '  un  ins t rument ;  i l  es t  te r res t re ,  access ib le ,  on  peut  lu i  donner  une

f o r o e . . . .  I 1  v e u t  e t  d o i t  ê t r e  v a l a b l e  e t  i l  e s t  p l e i n  d e  c o n t r a d i c t i o n s .  I 1

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

Cet te  i rnper fec t ion  es t  f  inév i tab le  conséquence de  la  paresse e t

de  la  to rpeur  des  honmes qu i  ne  s thab i tuent  à  r ien  auss i  fac i lenent  qu tà

" ' f  insu f f i sance"  (4 ) .  Cont ra i rement  à  Andergas t  pour  qu i  1 'éd i f i ce  de  la  jus -

t i ce  es t  e t  do i t  res te r  in tang ib le ,  Laud in  es t ime que le  d ro ic  peuE ê t re

( l )  l b i d . , .  p .  1 6 7 .

( 2 )  l b i d .  ,  p .  6 8

( 3 )  l b i d .  ,  p .

( 4 )  l b i d . r  p .

153 .

345 .
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c o n t e s t é  e t  m o d i f i é .  C r o y a n t  à  l a  r e l a t i v i t é  d u  d r o i t ,  i I  c r o i t  a u s s i  à  s a

p o s s i b l e  t r a n s f o r m a t i o n  e t  à  s a  p e r f e c t i b i l i t é .  I 1  e s t  à  c e  t i t r e  p o r t e u r

d 'espé rance  :  " Je  peux ,  d i t - i l ,  m t imag ine r  une  époque  où  Ia  no t i on  de  sanc -

t i o n  f e r a  u n  e f f e t  a u s s i  b a r b a r e  q u t a u j o u r d r h u i  l a  n o t i o n  d e  t o r t u r e r '  ( l ) .

P o u r  c o m p r e n d r e  l e  p o i n t  d e  v u e  d e  W a s s e r m a n n  t e l  q u t i l  s ' e x p r i -

me dans  ce  roman,  i l  conv ien t  de  ten i r  éga lemenÈ compte  des  déc la ra t ions  du

condamné,  Conrad Lanz .  Conrad Lanz  nres t  pas  un  révo l té ,  i1  n 'es t  pas  1e  re -

b e l 1 e  n é  q u i  m e t t r a i t  e n  d o u t e  l a  n é c e s s i t é  d u  d r o i t .  1 1  p e n s e  a u  c o n t r a i r e

que 1a  v ie  soc ia le  ne  peut  s répanou i r  que dans  le  cadre  ded lo is .  I ^ lassermann

a tenu à  préc iser  c la i rement  ce  po in t  qu i  seu l  pouva i t  garan t i r  le  c réd i t

accordé par  1e  lec teur  aux  a f f i rmat ions  de  son personnage.

Conrad Lanz  dénonce 1e  carac tère  un iquement  répress i f  du  sys tème

j u d i c i a i r e  e t  t e n t e  d t e n  e x p l i q u e r  l e s  r a i s o n s .  A  t r a v e r s  l e s  l o i s ,  l a  s o c i é -

té  ne  cherche pas  à  dé fendre  des  va leurs  supér ieures ,  e l le  cherche seu lement

à  se  sauvegarder .a"a  à  se  perpétuer  , .  cer tes ,  e l le  p ré tend fa i re  res-

P e c t e r  1 e  d r o i t ; ,  e n  r é a l i t é ,  c e  n t e s t  q u e  l e  r e s p e c t  d e  s a  p r o p r e  e x i s t e n c e

qu 'e l le  impose.  E l1e  perço i t  par  conséquent  tou te  in f rac t ion  aux  lo is  cornme

une a t te in te  à  e l le -même.  Ce la  exp l ique qurent re  ses  mains  t '1a  lo i  dev ienne

u n e  f u r i e "  ( 2 ) .  L a  s e n t e n c e  q u i  s r a b a t  s u r  l t a c c u s é  e s t  p a r e i l l e  a u  g e s t e  d e

d é f e n s e  d ' u n  a n i m a l  b l e s s é .  L a  s o c i é t é  r é p r i m e  l e  m o i n d r e  d é 1 i t  p a r c e  q u ' e l l e

s a i t  q u ' i t  l u i  s e r a i t  f a t a l  d e  t o l é r e r  u n e  r e m i s e  e n  c a u s e ,  s i  m i n i m e  s o i t -

e l1e ,  de  ses  fondements .  Vo i là  pourquo i  la  sanc t ion  es t  s i  souvent  d ispropor -

t ionnée à  la  fau te  commise.

Laud in  reconnaî t  lu i  auss i  qu t i l  es t  quas iment  imposs ib le  de  fa i re

"co inc ider  la  sanc t ion  avec  la  fau te"  (3 ) .  Se lon  Conrad Lanz ,  ce la  t ien t  éga-

l e m e n t  a u  f a i t  q u e  l a  l o i  n e , p e r m e t  d t a p p r é c i e r  q u e  l e  d é l i t  e x t é r i e u r .  E l l e

ignore  les  ra isons  pro fondes des  ac tes ,  s i  b ien  qu 'un  déca lage se  produ i t

f réquemment  en t re  la  t ' cu lpab i l i té  ex té r ieure"  e t  I t innocence ressent ie  in té -

r ieurement  par  1 'accusé.  Les  paro les  de  Conrad Lanz  sou l ignent  ce t  in te rva l le

( l )  l b i d . ,  p .

( 2 )  l b i d . ,  p .

345 .

342 .

34s .( 3 )  l b i d . ,  p .



perçu  en t re  " le  d ro i t  humain  pé t r i f ié "
j u s t i c e :

t tExÈér ieu remen t  
on  eS

L a  l e t t r e  é c r i t e  m e  p r o s c r i t  à

c l a m e  :  U n e  i n j u s t i c e  s e  p r o d u i t

t i c e  c o n t r e  1 a  v i e "  ( 2 ) .
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( l )  e t  l e  s e n t i m e n t  p e r s o n n e l  d e

t  j u g é ,  i n t é r i e u r e m e n L  o n  e s t  a c q u i t t é . . .

t o u t  j a m a i s . . . . t  e n  m o i ,  l t e s p r i t  v i v a n t

,  u n e  i n j u s t i c e  c o n t r e  I ' e s p r i t ,  u n e  i n j u s _

IJassermann a  d i t  que son 1 i r r "  
@ .é ta i t  compa-

rab le  à  "un  ponche"  (3 )  qu i  donnera i t  accès  à  ' ,une  maison ' ,  (3 )  représentée
e l l e - m ê m e  p a r  L r A f f a i r e  M a u r i z i u s .  E f f e c t i v e m e n t ,  t o u t  c e  q , r i  

" " t  
d i t  d a n s

Laud in  sur  les  p rob lèmes du  dro i t  peut  ê t re  cons idéré  comme une in t roduc t ion
aux  r4 lex ions  qu i  s 'épanou issent  dans  1e  l i v re  su ivant .

Le  représentan t  du  dro i t  es t  i c i  le  p rocureur  générar  Andergas t .
L rau teur  lu i  a  conféré  tous  les  t ra i ts  communément  a t t r ibués  par  l r imager ie
p o p u l a i r e  à  r t l ' a c c u s a t e u r  p u b l i c "  :  l r i g n o r a n c e  d e  1 r ê t r e  h u m a i n  q u i  s e  c a c h e
d e r r i è r e  1 ' a c c u s é ,  l a  s o u m i s s i o n  a u x  f a i t s ,  l e  m a n q u e  d e  s y m p a È h i e .  L r a c c u s a -
t e u r  s r e s t  f e r m é  à  t o u t e  p i t i é ,  " i l  a  d é p o u i l l é  s a  p e r s o n n a l i t é ,  i l  e s t  d e v e -
nu le  serv i teur  e t  le  mandata i re  de  la  communauté ' ,  (4 ) .  11  es t  poss ib le  que
1e personnage du  procureur  Andergas t  do ive  éga lement  que lques-uns  de  ses
t ra i ts  à  la  t rad i t ion  ju ive  e t  que se  ré incarne en  lu i  un  de  ces  doc teurs
d e  l a  L o i  q u i  i n t e r p r é t a i e n t  e t  e n s e i g n a i e n t  l a  l o i  j u d a i q u e .

Andergas t  expr ime c la i rement  ses  con iep t ions  dès  le  début  du  roman;
i1  a f f i rme que le  d ro i t  es t  "une idée e t  non une a f fa i re  de  coeur , ,  (5 ) .  11
c o n v i e n t ,  p e n s e - t - i l ,  d e  n e  j a m a i s  q u i t . t e r  1 e  d o m a i n e  d e  l r i n t e l l e c t  f r o i d
e t  d é s i n c a r n é .  L e  d r o i t  n r e s t  p a s  a s s i m i l a b l e  à  n r i m p o r t e  q u e l  c o u p r o m i s
é tab l i  en t re  les  parÈ ies  e t  que l ton  pour ra i t  perpé tue l lement  remet t re  en
cause '  11  a  une fo r rne  dé f in i t i ve  e t  in tang ib le ,  une fo rme , ,sacrée  e t  é te r -
n e l I e "  ( $ ) '  1 1  e s t  l r i n s t a n c e  s u p r ê m e  e t  c o m m e  u n e  d i v i n i t é  t r a n s c e n d a n t e .

( l )  I b i d . ,  p .  3 4 3

( 2 )  I b i d . ,  p .  3 4 2 .

(3 )

(4 )

Lebenbd iens  t ,

M a u r i z i u s , p .

p .  336 .

90 .

(5 )  I b i d . ,  p .  34  .
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Dans  son  é te rn i t é ,  i l  p l ane  au -déssus  des  réa1 i t és  éphémères  du  monde  huma in

e t  l r h o m m e  l u i  d o i t  I e  r e s p e c t .  1 1  n f e ê t  p a s  b o n  q u e  t e 1 1 e  o u  t e l l e  c a u s e  j u -

d i c i a i r e  so i t  l i v rée  en  pâ tu re  aux  conve rsa t i ons  de  l a  rue ,  ca r  s i  l e  d ro i t

e s t  u n e  d i v i n i t é ,  l t e x e r c i c e  d u  d r o i t ,  1 a  j u s t i c e , e s t  a s s i m i l a b l e  à  u n e  r e l i -

g i o n .  L e  Ë r i b u n a l  e s t  s o n  s a n c t u a i r e  e t  s e u l  f  i n i t i é  p e u t  p é n é t r e r  j u s q u ' a u

s a i n t  d e s  s a i n t s ;  t o u t  a u t r e  q u e  I u i  n e  p e u t  s e  l i v r e r  q u ' à  d e s  p r o f a n a t i o n s .

P o u r  A n d e r g a s t ,  l e  d r o i t  m o d e r n e  e s t  u n e  r é a l i t é  a u s s i  s a c r é e  e t  r e s p e c t a b l e

q u e  p o u r  1 e  p e u p l e  j u i f  I e s  T a b l e s  d e  1 a  L o i  l é g u é e s  p a r  M o T s e .  C f e s t  S o -

p h i a  A n d e r g a s t  q u i ,  p a r  c e t t e  i m a g e  ( l ) ,  s o u l i g n e  1 a  d i m e n s i o n  r e l i g i e u s e

dans  l a  pensée  du  p rocu reu r .  Ande rgas t  eonço i t  " l e  d ro i t  e t  l a  l o i  comme

d e s  i n s t i t u t i o n s  à  l r a b r i  d e  l a  c r i t i q u e  d e s  h o m m e s "  ( l ) .  E n  s a  q u a l i t é  d e

p r ê t r e  a u  s e r v i c e  d e  p r i n c i p e s  s u p é r i e u r s  q u ' i l  c r o i t  i n a t t a q u a b l e s ,  i l  s e

c o n f è r e  l e s  d o n s  d e  l u c i d i t é  e t  d ' i n f a i l l i b i l i t é .  C r e s t  1 a  r a i s o n  p o u r  1 a -

q u e l l e  l e  d o u t e  e s t  s i  l o n g  à  m o n t e r  e n  1 u i .  S o n  f i l s  E t z e l  a  p e r ç u  l e s  i n -

s u f f i s a n c e s  d e  c e  s y s t è m e  e t ,  f a c e  à  M e l c h i o r  G h i s e l s ,  i I  d é f i n i t  1 e s  p o i n t s

de  vue  de  son  pè re  à  l r a i de  de  fo rmu les  qu i  r ésumen t  l a  pensêe  de  l t au teu r  :

i l  n t y  a  chez  Ande rgas t  que  dessèchemen t ,  t r ad i t i on  mor te  e t  l o i  sans  âme"  (2 ) ;

l e  d r o i t  s r e s t  f i g é  d a n s  s e s  r i t e s ,  i l  r e f u s e  d ' é r ' o l u e r .

Les  choses  6e  comp l i quen t  enco re  s i ngu l i è remen t  du  fa i t  que  1 ' "p -

fa re i l  j ud i c i a i r e  appa ra î t  comme le  mauva i s  exécu tan t  d fune  1o i  dé jà  impar -

fa i t e .  L r imper fec t i on  des  hommes  qu i  cons t i t uen t  l es  rouages  de  ce t  appa re i l

a j ou te  enco re  aux  i nsu f f i sances  de  l r i ns t rumen t  qu ' i l s  man ien t .

L a  c r i t i q u e  d e  l r a p p a r e i l  j u d i c i a i r e

Dans 1 'oeuvre  de  lùassermann,  les  personnages drhommes de lo i  sonÈ

l é g i o n  e t  i l  n e  s a u r a i t  ê t r e  q u e s t i o n  d t é t u d i e r  e n  d é t a i l  l a  v a s t e  g a l e r i e

d e s  p o r t r a i t s  q u i  s r o f f r e n t  à  n o u s .  N o u s  n o u s  l i m i t e r o n s  à  1 r é t u d e  r a p i d e  d e

deux f igures bien campées :  le juge Anselm v. Feuerbach du roman Cg9pgf4_ttgg:

ser  e t  le  p rocureur  Andergas t  de  L 'A f fa i re  Maur iz rus .

Lréc la i rage sous  leque l  nous  sont  p résentés  les  hommes de lo i

es t  généra lement  t rès  dé favorab le .  Draucuns ver ron t  1à ,  non sans  ra ison,  une

pe in tu re  excess ive .  Cer tes ,  le  tab leau présente  ic i  e t  1à  queLques zones  de

( t )  Iu ia . ,  p . 427

362(2 )  I b i d . ,  p .
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l u m i è r e ,  m a i s  l a  n o b l e s s e  d t â m e  d e  t e l  o u  t e l  j u g e  i s o l é  n e  s a u r a i t  f a i r e

ôub l ie r  la  méd iocr i té  généra le .

On ne vo i t  guère  que 1e  juge Feuerbach qu i  pu isse  ê t re  cons idéré

comme une f igure  vér i tab lement  pos i t i ve l  encore  conv ien t - i1  d tappor te r  des

n u a n c e s .

AnseIû  von Feuerbach a  rée l1ement  ex isÈé.  Ce ré fo rmateur  du  dro i t

p é n a 1  b a v a r o i s  q u i  v é c u t  d e  1 7 7 5  à  1 8 3 3 ,  a  m a r q u é  l a  r é f l e x i o n  j u r i d i q u e  d e

son s ièc le .  On sa i t  que de  son v ivan t  i1  p r i t  a rdemment  fa i t  e t  cause pour

G a s p a r d  H a u s e r  e t  q u ' i l  é t â i t  p e r s u a d é  d e  1 ' o r i g i n e  p t i n c i è i e  d e  l r e n f a n t

t rouvé.  Cres t  sans  doute  1a  ra ison pour  1aque l1e  sa  personna l i té  a  re tenu

I ta t ten t ion  de  h lassermann qu i  se  ré fè re  à  lu i  quand i l  s 'ag i t  de  camPer  une

f i g u r e  d e  j u g e  é m i n e n t  e t  i n t è g r e  ( t ) .

Te l  qu ' i I  nous-  appara îË dans  cer ta ines  pages de  Gaspard  Hauser  eÈ dans

I 'essa i  qu i  lu i  es t  consacré  dans  le  recue i l  Lebensd iens t ,  Feuerbach semble

ê t re  une personna l i té  tou te  de  lumière  qu i  sq  dé f in i t  par  déux  t ra i ts  essen-

t ie ls  :  un  amour  i l l im i té  de  la  jus t i ce  e t  une vo lon té  inébran lab le  d 'é1abo-

rer  une lég is la t ion  p lus  humaine .  "L 'homme es t  pour  1u i  p lus  impor tan t  que

les  paragraphes du  code"  (2 ) .  I l  combat  une jus t i ce  sc lé rosée,  en fermée dans

le  carcan de  lo is  vé tus tes ,  i l  abo l i t  la  to r tu re  en  Bav iè re  e t  veu t  remonter

à  c e  q u t i l  a p p e l l e  " 1 e  d r o i t  h u m a i n  o r i g i n e l " ( 2 )  ;  e n  o u t r e ,  i l  s ' i n t é r e s s e

non seu lement  à  la  v ic t ime mais  auss i  au  coupab le .  "Le  mal fa i teur "  es t  1 'ob-

j e t  d e  " s a  s o l l i c i È u d e "  ( 3 ) .  E n  a v a n c e  s u r  s o n  s i è c l e r ' i l  r e c h e r c h e  à  l a

dé l inquance des  exp l i ca t ions  nouve l les  e t  i l  es t ime que la  jus t i ce  ne  do i t

pas  se  cantonner -dans  son rô le  répress i f  t rad i t ionne l ,  rna is  qure l le  do i t  éga-

lement  éduquer ,  susc i te r  une amél io raÈ ion  mora le  du  c r im ine l .  Bre f ,  tou t

semble  1e  dés igner  comme le  p remier  représentan t  d tune généra t ion  d thommes

de lo i  capab les  d ' ins taurer  une mei l leure  jus t i ce .

En réa l i té ,  Feuerbach es t  un  êËre  ambigu  à  p ropos  de  qu i  l . lasser -

mann donne f  impress ion  de  se  cont red i re .  Présenté  dans  Lebensd iens t  comme

une personna l i té  sans  fa i l le ,  i l  se  t rouve p lacé  dans  Gaspard  Hauser  sous  un

( l )  Vo i r  par  exemple  Adam Urbas

( 2 )

(3 )

C .  H a u s e r , p .  218 .

228 .I ! i4 . ,  p .

(Der  Wendekre is  I ,  P .  47)
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éc la i rage beaucoup moins  favorab le ,  s i  b ien  que f  image g loba le  que nous
avons de  lu i  n r  es t  pas  une image abso lument  harmon ieuse.

I1  y  a  en  e f fe t  dans  le  personnage ronanesque des  t races  indén ia-
b l e s  q u o i q u e  c a c h é e s  d ' i n p e r f e c t i o n  m o r a l e ,  u n e  h y p e r t r o p h i e  d e  l r a m o u r  d u
d r o i t .  P o u r  F e u e r b a c h ,  l a  v é r i t é  f i n i È  p a r  d e v e n i r  p l u s  i m p o r t a n t e  q u e  1 r ê t r e
h u m a i n  q u ' i l  d é f e n d  e t  n o u s  l e  v o y o n s  t o m b e r  d a n s  l e  d é f a u t  q u t i l  v o u l a i t
p r é c i s é m e n t  é v i t e r .  L u i  q u i  p r é t e n d a i t  p l a c e r  l r h o m r n e  a u - d e s u s  d e  t o u t ,  f i -
n i t  p a r  v o i r  e n  G a s p a r d  H a u s e r  l e  t é m o i n  v i v a n t ,  l r a r m e  v i v a n t e  q u i  1 u i  p e r -
m e t t r a  d e  f a i r e  t r i o r n p h e r  I a  v é r i t é  e t  r é g n e r  l a  j u s t i c e ,  m ê r n e  s i  G a s p a r d  d o i t
en  souf f i i r .  A  par t i r  d run  cer ta in  moment ,  son  pro tégé 1u i  dev ien t  un  moyen
d e  c o u r o n n e r  I t o e u v r e  d e  s a  v i e .

L e  j u r i s t e  f i n i t  p a r  l t e m p o r t e r  s u r  1 ' h o m m e  :

" r l  n e  f a u t  p a s  é l o i g n e r  G a s p a r d ,  d i t - i r ,  i 1  e s t  1 , a r m e  v i v a n t e
d o n t  j r a i  b e s o i n . . .  S i  j e  1 e  p e r d a i s ,  m o n  o e u v r e  u l t i m e  s e r a i t  p r i v é e  d e  s o n
f o n d e m e n t "  ( l ) .

L r a u t e u r  n o u s  m o n t r e  a i n s i  q u e  l a  q u ê t e  d e  l a  j u s t i c e  p e u t  d e v e n i r
monst rueuse e t  manquer  to ta lement  son bu t .  La  f igure  du  juge Feuerbach e l le -
même se  t rouve te rn ie  par  le  pess imisme fonc ie r  âvec  leque l  t rn ]assermann env i -
s a g e  l e s  p r o b l è m e s  d e  l a  j u s t i c e  ;  e 1 1 e  n o u s  d o . n n e  1 a  m e s u r e  d e  c e  p e s s i m i s m e .

Le procureur  généra l rquant  à  lu i res t  unè f igure  tou t  en  f ro ideur .
La  première  impress ion  que nous  avons  de  lu i  esÈ ce l le  d 'un  homme to ta lement
cond i t ionné par  son mét ie r ,  tou jours  souc ieux  de  s re f facer  der r iè re  sa  fonc-
t ion .  11  se  ressent  lu i - rnême comme f  ins t rument  d tune au tor i té  supér ieure ,  la
Lo i ,  dont  i1  incarne la  r igueur :

" I 1  é t a i t  l e  m a n d a t a i r e  d ' u n  E r a î t r e  a b s o l u ,  d o n t  i l  r e p r é s e n t a i t
l e s  i n t é r ê t s  e t  a u  n o m  d u q u e l '  i I  a g i s s a i t "  ( 2 ) .

Q u a n d  i 1  p a r c o u r t  l e s  r u e s  d e  l a  v i l l e ,  d t i n s t i n c t  l a  f o u l e  r e c o n -
n a î È  e n  l u i  I e  r e p r é s e n t a n t  d e  l a  j u s t i c e .  S a  d é m a r c h e  e s t  a l t i è r e  e t  s o n  r e -
gard  insens ib le  ;  un  f r i sson de  respec t  e t  de  c ra in te  sa is i t  tous  ceux  qu i
l r a p p r o c h e n t  e t  q u i  p r e s s e n t e n t  e n  l e  v o y a n È  l t a u t o r i t é  i n f l e x i b l e  d f u n  s y s -

( l )  Lb id . ,  p .  23 r

( 2 )  M a u r i z i u s ,  p .  3 6 .
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t è m e  r é p r e s s i f  :
t tBeaueoup c ro isa ien t  son  chemin ,  aucun ne  le  fa isa i t  sans  c ra in te ,

p e u  1 e  f a i s a i e n t  s a n s  a n g o i s s e "  ( I ) .

Andergas t  pense tou jours  à  son honorab i l i té  e t  à  sa  respec tab i l i -

tê .  ;  quand e l les  sont  en  jeu ,  i l  n thés i te  devar . t  aucun moyen pour  en  assurer

1 a  s a u v e g a r d e .  A i n s i ,  a p r è s  l a  f u i t e  d e  s o n  f i l s ,  i I  s o n g e  a v a n t . t o u t  à  é v i -

t e r  I e  s c a n d a l e .  E n  s i g n a l a n t  l a  d i s p a r i t i o n  d t E t z e l  à  l a  p o l i c e ,  i l  s e  m o n -

t re  respec tueux  de  la  lég is la t ion  en  v igueur ,  ma is  à  1a  f in  de  son engrevue

a v e c  1 e  p r é f e t  d e  p o l i c e  i l  d e m a n d e  q u r o n  v e u i l l e  b i e n  f a i r e  p r e u v e  d e  " c e r -

ta ins  égards"  (2 )  e t  de  tou te  la  d isc ré t ion  souha i tab le .

Dans sa  fami l le  auss i ,  le  p rocureur  v i t  re t ranché der r iè re  un  rem-

par t  de  pr inc ipes  ;  i l  a  en fermé les  ê tÈes  dans  un  un ivers  d t in te rd i ts ,  i l

impose un  t tgouvernemenÈ de casernet t  (3 ) ;  pour  Soph ia ,  son  épouse,  e t  pour  son

f i l s  E t z e l ,  i 1  a  r e c o n s t i t u é  l r a p p a r e i l  j u d i c i a i r e .

A  t ravers  ce t te  f igure ,  I r t rassermann a  vou lu  i l l us t re r  un  cer ta in

n o m b r e  d r i d é e s  q u i  l u i  s o n t  c h è r e s  : l a  f r o i d e u r  d t u n e  j u s t i c e  d é s h u m a n i s é e ,

sa  marche inexorab le .

On pour ra i t  mu l t ip l ie r  les  exemples  qu i  p résenten t  sous  un  jour

dé favorab le  l run ivers  des  hommes de Io i .  Nous  nous  bornerons  à  rappe ler  ce t te

v is ion  a l légor ique du  condamné Konrad Lanz  dans  laque l le  se  concent ren t  tous

l e s  g r i e f s  à  1 r é g a r d  d e  l r a p p a r e i l  j u d i c i a i r e .  I c i  e n c o r e ,  l e  t a b l e a u  e s t  i n -

contes tab lement  ou t ré ,  rna is  i l  es t  à  1a  mesure  du  scepÈic isme de l {assermann.

A la  su i te  d run  in te r rogato i re ,  Konrad Lanz  aperço i t  dans  une

sor te  de  rêve  éve i l lé  un  t r ibuna l  e t  un  juge.  I1  se  vo i t  p lacé  dans  une

grande sa l le  d raspec t  so lenne l .  Au  mi l ieu  es t  un  t rône sur  leque l  une fo rme

h u m a i n e  r n a j e s t u e ù s e  e s t  a s s i s e .  C t e s t  l e  j u g e  o u ,  d r u n e  m a n i è r e  p l u s  g é n é r a l e ,

la  Jus t ice  drapée dans  son manteau de  pourpre  e t  le  v isage d iss imu lé  der r iè re

un masque dror ,  la  Jus t ice  grave è t  impénét rab le  qu i  ne  dévo i le  pas  ses  t ra i ts .

( l )  I b i d . ,  p .  22

( 2 )  I b i d . ,  p .  l t 6

(3 )  Iu ia .  ,  p .  l 2z
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Et  l es  accusés  enÈren t  en  fou1e ,  de  tôu t  âge  e t  de  tou te  cond i t i on .  I l s  r es -

ten t  s i l enc ieux ,  ép rouvan t  un  sen t imen t  de  respec t .  Tous  c ro ien t  en  l a  pe r -

sonne  du  j uge  e t  sen ten t  con fusémen t  que  l eu r  des t i n  dépend  en t i è remen t  de

son  ve rd i c t .  11s  nou r r i ssen t  à  son  éga rd  t t une  con f i ance  d tune  p ro fondeu r  re -

l i g i e u s e "  ( l ) ,  i l s  s e  m e t t e n t  à  g e n o u x  e t  d e m a n d e n t  q u e  j u s t i c e  l e u r  s o i t  r e n -

d u e .  M a i s  à  l e u r s  a p p e l s  r é p é t é s  n e  r é p o n d  q u e  l e  s i l e n c e r e t  b i e n  v i t e  1 e s

accusés  do i ven t  reconna î t re  qu ' i 1s  imp lc i ren i  un  cadav re  désséché  que  recou -

vrent  seuler i rent  1es apparences t rornpeuses de la  grandeur.

A l o r s r l r a u t e u r  t i r e  I a  m o r a l e  d e  1 ' h i s t o i r e .  L a  j . u s t i c e  e s t  m o r t e

p a r c e  q u e  l e s  h o m m e s  l f o n t  n é g 1 i g é e ,  p a r c e  q u ' i l s  o n L  o u b l i é ' d e  l u i  a p p o r t e r

1e  sang  nouveau  donË  e l l e  a  pe rpé tue l l emen t  beso in  :

"Le  temps nresÈ p lus  où  ce  sque le t te  mor t  é ta i t  un  d ieu  qu i  d ispen-

j u s t i c e  . . . . ,  n o u s  a v o n s  o u b l i é  d e  l e  n o u r r i r  d e  n o t r e  â m e  v i v a n t e "  ( 2 )

Ctes t  dans  le  monde g lacé  des  gre f fes  e t  des  t r ibunaux que se  man i -

ce t  engourd issement  e t  ce  dépér issement  de  la  jus t i ce .  Ic i  encore ,  i l

de  fa i re  appe l  à  Laud in  e t  les  S iens  e t  à  L rAf , fa i re  Maur iz ius .

s a i t  l a

fes  t en t

convient

Avant  de  prendre  sa  déc is ion  de  qu i t te r  1e  bar reau,  Laud in  veut

revo i r  le  pa la is  de  jus t i ce  qu i  a  ê tê  jusque 1à  le  cadre  de  son ex is tence (3 ) .

1 1  p é n è t r e  d a n s  u n  é d i f i c e  s a n s  j o i e ,  à  l r a t m o s p h è r e  p o u s s i è r e u s e  e t  c o n f i n é e .

I1  t raverse  la  morne en f i lade  des  cou lo i rs  aux  murs  couver ts  d ra f f i ches  jaun ies

qu i  ne  semblen t  concerner  personne.  11  vo i t  dé f i le r  le  v isage Ëer reux  des

e m p l o y é s ,  s e c r é t a i r e s ,  g r e f f i e r s ,  a p p a r i t e u r s .  D a n s  l e  c r é p u s c u l e  i r r é e l ,  c t e s t

la foule de tous ceux qui sont venus présenter leur requête et qui  at tendent

j u s t i c e .  T o u s  s o n t  p a r e i l s  à  d e s  o m b r e s r " p a t i e n t s ,  m o d e s t e s ,  r é s i g n é s " .  D a n s

c e Ë t t e n f e r  d e  l r a t t e n t e r t r  l e u r  v i e  s t é p u i s e  e n  e s p é r a n c e s  t o u j o u r s  d é ç u e s .

Cer ta ins  d 'en t re  eux  sont  désormais  " ind i f fé ren ts  e t  sans  âmet r  (4 )  I  perdus

dans ceÈte  fo rê t  de  noms e t  de  ch i f f res ,  i l s  se  demandent  s t i l s  seron t  jamais

admis  devant  le  juge qu ' i l s  n taperço ivent  même pas , ;  e t  I i l assermann vo i t  en  eux

des  âmes mor tes ,  aEtendant ,  sans  doute  en  va in r  gue s ren t rouve la  por te  é t ro i -

t e  d u  p a r a d i s .

( l )  L a u d i n ,  p .  3 4 4  .

( 2 )  I b i d .  ,  p .  3 4 5 .

(3 )  Iu ia . ,  p . 3s2 .

3s3 .(4)  Iu ia . ,  p .
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Ces  pages  de  Laud in  ne  son t  pas  sans  rappe le r  ce r ta ins  passages  du

Procès  de  Ka fka '  en  pa r t i cu l i e r  l a  pa rabo le  Devan t  l a  Lo i .  I I  conv ienÈ  tou te -

fo i s  de  no te r  que  l e  t ex te  de  T^ Iasse rmann  ne  p résen te  pas  1es  mêmes  p ro longe -

men ts  rné taphys iques  que  1a  pa rabo le .  Que  l f on  y  i n te rp rè te  l a  l o i  connne  l a

jÙs t i ce  pu re '  l t o rd re  e t  l e  sens  cachés  du  rnonde rou  enco re  comme 1a  l o i  d i v i ne

le  t ex te  de  Ka fka  a  une  po r tée  p lus  g rande  que  ce lu i  de  l . Jasse rmann  axé  su r

l es  p rob lèmes  p lus  imméd ia t s  de  1a  j us t i ce  huma ine  d i spensée  pa r  l es  t r i bunaux .

Néanmo ins  ce r ta ines  s im i l i t udes  appa ra i ssen t  ;  e1 les  t ouchen t  à  l a  f o i s  aux

s i t u a t i o n s  d é c i i t e s  e t  à - r r e s p r i t  d a n s  l e q u e l  e l l e s  s o n t  t r â : j t é e s .

I c i  e t  1 à ,  c f e s t  1 a  m ê n o e  s i t u a t i o n  d f a t t e n t e  a u x  p o r t e s  d e  1 a  j u s -

t i ce  ou  de  Ia  l o i  don t  1e  v i sage ,  t ou jou rs  imag iné  ma is  j ama is  en t revu  r  es t

d i ss imu lé  pa r  I e  même mys tè re .  C res t  l e  même un i ve rs  én igma t i que  e t  sans  repè re .

Chez  ceux  qu i  a t t enden t ,  c tes t  une  se rnb lab le  rés igna t i on  con f i an te  ;  au  t e rme

de  I ' a t t en te ,  c res t  l e  môme épu i semen t .  Chez  Ka fka ,  1 ' ho rnme  de  l a  campagne

meur t ,  à  bou t  de  fo rces ;  che  z  t r ' Jasse rmannr la  l ongue  a t t en te  s taccompagne  de  Ia
pe r te  de  1 ' âme .  Chez  l r un  e t  chez  y ' r au t re  des  deux  au teu rs ,  I a  j us t i ce  ou  1a

lo i  ne  se  man i fes ten t  qu 'à  t r ave rs  l eu rs  i ns tances  i n fé r i eu res .  Ceux  qu i  asp i -

ren t  à  l a  j us t i ce  n ten t revo ien t  que  l e  de rn ie r  pan  d .e  son  man teau  ;  l , homme de

la  campagne  n 'a  de  conve rsa t i on  qu 'avec  l e  ga rd ien ,  l es  p la ignan ts  de  l ^ l asse r -

mann  ne  c ro i sen t  que  l es  sec ré ta i res ,  l es  g re f f i e r s  ou  l r avoca t  Laud in ,  t ous

éga lemen t  impu issan ts  à  l es  a ide r .  I l s  ne  d i s t i nguen t  que  l a  f ace  ex té r i eu re

d e  l r u n i v e r s  a u q u e l  i l s  a s p i r e n t r  l e s  n o m s ,  l e s  n u m é r o s r  l e s  p o r t e s .  D a n s  l e u r

dénuemen t ,  i l s  r ecou ren t  à  des  expéd ien ts  pou r  pa rven i r  à  l eu rs  f i ns .  De  même

que  Jose f  K .  se  t r ompe  pe rpé tue l l e rnen t  su r  l e  cho i x  des  moyens  à  u t i l i se r
e t que l thomme de Ia  campagne f in i t  par  imp lorer  1es  puces  qu ' i l  vo i t
courir  dans le co1 de fourrure du gardien, de même 1es plaignants de l^ lasser-
mann croient Pouvoir  aÈtendre de Laudin un sout ien, . tous réclament 6e lui  la
j u s t i c e ,  m a i s  l u i  n r a  p a s  r e s  m o y e n s  d e  1 e s  e n  f a i r e  b é n é f i c i e r .

On no te  éga lement  que lques  ressemblances  dans  l ra tmosphère  généra le
des  deux  tex tes .  Tous  ceux  qu i  v iennent  vers  Ia  jus t i ce  ou  vers  la  lo i ,  son t
pa t ien ts ,  de  bonne vo lon té  e t  de  bonne fo i  ;  leur  sent i rnent  in fé r ieur  leur
souf f le  que l r idéa l  qu t i l s  recherchent  ex is te r  gu ' i l  es t  seu l  capab le  de  aor r r r " t
à  leur  ex is tence sa  cohés ion  e t .  son  cent re  de  grav i té .  Ma is  i l s  son t  impu issants
à  f ranch i r  les  obs tac le 's  qu i  les  séparent  de  ce t  idéa l .  Leur  chemin  nres t  pas
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débouche  f i na lemen t  su r  1 ' absu rde .  On  se  sou -

:  " I 1  e x i s t e  u n  b u t ,  m a i s  i l  n ' e x i s t e  p a s  d e

Le  P rocès  e t  Laud in  e t  l es  S iens  ayan t  é té  pub l i és  t ous  deux  en

1 9 2 5 ,  i 1  n e  s a u r a i t  ê t r e  q u e s t i o n  d e  l r i n f l u e n c e  d ' u n  t e x t e  s u r  l r a u t r e .  1 1

nous a  semblé  in té ressant  de  mont rer  i c i  leur  paren té  que sou l igne la  Paru-

t ion  s imu l tanée des  deux  romans.

On re t rouve  dans  L rA ; l f a i r e  Maur i z i us  une  page  qu . i  se  p résen te  co rnme

1e pro longement  ou  le  complément  du  passage de  Laud in  que nous  venons d tana-

l y s e r  ( l ) .  A p r è s  u n e  a u d i e n c e ,  l e  p r o c u r e u r  g é n é r a 1  A n d e r g a s t  g u i t t e  1 e  p a l a i s

d e  j u s t i c e  d é j à  v i d e  d e  s o n  p u b l i c .  I 1  n e  r e s t e  q u e  1 e s  e m p l o y é s  d u  t r i b u n a l ,

a f fa i rés  dans  leur .bureau.  Tout  le  bâ t iment  ressemble ,  d i t  l ^ lassermann,  "à  un

énorme coqu i l lage  dont  le  bourdonnement  ine t  1 fo re i l le  à  la  to r tu rer r .  CresÈ

par tou t  une ac t iv i té  fébr i le ,  Ie  c l ique t is  des  mach ines  à  écr i re l  ma is  ce tÈe

ag i ta t ion  6s t  soumise  à  un  ordre  sÈr ic t  I  chaque rouage de  l  t  appare i l  accom-

p l i t  son  t rava i l .  Les  gre f f ie rs  ind i f fé ren ts  r r in te rv iennenÈ avec  leurs  p lumes

dans les  des t inées  humaines" .  Sous  leur  ma in ,  la  v ie  se  f ige ,  f i xée  sur  le

pap ier .  I1  semble  que chaque secré ta i re  n 'a i t  qu 'à  dépenser  une cer ta ine  quan-

t i t é  d ' e n c r e ,  s a n s  s e  s o u c i e r  d e s  ê t r e s  d o n t  i l  s c e l l e  1 e  d e s t i n .

La  mach ine  jud ic ia i re  es t  dé f in ie  i c i  non seu lement  comme un "orga-

n isme ar t i cu lé"  où  c i racun ag i t ,  "obé issant  e t  consc ien t " ,  ma is  auss i  comme

une "vénérab le  h ié rarch ie" .  C tes t  1a  man ière  même dont  Andergas t  se  représente

1e monde de  la  jus t i ce .  Ce la  exp l ique pourquo i  le  p rocureur ,  même à  par t i r  du

moment  où  i I  p rendra  consc ience de  l t innocence de  L .  Maur iz ius ,  se  re fusera

obst inément à une réhabi l i tat ion du condamné. Toute procédure de révision du

procès  per tu rbera i t  la  marche du  rnécan isme.  E l1e  remet t ra i t  en  cause 1a  "vé-

n é r a b l e  h i é r a r c h i e " .  O r ,  p r é ô i s é m e n t ,  1 ' é d i f i c e  p y r a m i d a l  d a n s  l e q u e l  v i t

Andergas t  repose sur  la  fo i  inébran lab le  en  f  in fa i l l i b i l i té  de  la  h ié rarch ie

Le respec t  de  la  soumiss ion  de  chaque membie  sont  les  seu ls  garan ts  de  Ia

so l id i té  de  l rensemble .  Une fo is  de  p lus ,  le  rapprochement  avec  la  parabo le

( l )  M a u r i z i u s ,  p .  2 l l - 2 1 2 ,
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Devan t  l a  Lo i  semb le  s t impose r .  Ce  rnonde  h ié ra rch i sé ,  don t  " chacun  n ' i r i r ag ine

qu ten  f r i ssonnan t  l e  sommeÈ,  l e  cou ronnemen t ,  I t augus te  pensée  qu i  l t an ime t t ,

es t  semb lab le  à  I ' un i ve rs  de  l a  l o i  chez  Ka fka .  Le  ga rd ien  qu i  r eço i t  l ' homme

de  l a  campagne  ne  conna î t  même pas  l r i n té r i eu r  de  l ' éd i f i ce  don t  i l  su rve i l l e

l r e n t r é e .  I 1  s a i t  s e u l e m e n t  q u e  c e t  é d i f i c e  e s t  f a i t  d ' u n e  s é r i e  d e  s a 1 l e s .

Dans  ces  sa l l es  règnen t  des  ga rd iens  qu i  l u i  son t  i nconnus  ma is  qu i  son t  t ou -

j o u r s  p l u s  p u i s s a n t s ,  a u  f u r  e t  à  m e s u r e  q u e  l t o n  s e  r a p p r o c h e  d u  s a n c t u a i r e

de  l a  l o i .  I 1  conv ien t  de  se  soumet t re  à  ce tÈ .e  au to r i t é  qu i ,  ëmanan t  du  sommet

d e  l a  p y r a m i c l e ,  s r a f f e r m i t  d e  p a l i e r  e n  p a l i e r  e t  p è s e  d e  t o u t  s o n  p o i d s  à  l a

b a s e  o ù  s e  s i t u e n t  l e s  p l u s  h u m b l e s  s e r v i t e u r s .  L ' i m p r e s s i o n  e s t  l a  m ê m e  c h e z

I ^ l asse rmann .  Chaque  membre  de  1 'appa re i l  j ud i c i à i r e  se  soumet ,  que l  que  so i t

l e  n i veau  auque l  i l  se  t r ouve  p lacé ,  à  une  au to r i t é  supé r i eu re  don t  i 1  ne  vo i t

j ama is  l e  v i sage  ma is  don t  l a  seu le  évoca t i on  1e  remp l i t  d ' une  te r reu r  sac rée .

pa rabo le  de  Ka fka  l a i sse  l e  l ec teu r  dans  l t i nce r t i t ude  quan t  à

l a  l o i  e t  à  l a  r é a 1 i t é  d e  s o n  e x i s t e n c e .  L e  t e x t e  d e  L t A f f a i r e

te rm ine  su r  une  no te  p lus  réso lumen t  pess im is te .  Rep renan t  l r i r na -

ge in i t ia le ,  I ' l assermann conc lu t  son  évocat ion  de  I tun iùers  du  t r ibuna l  par  la

p h r a s e  :  " L e  c o q u i l l a g e  s e m b l e  c o n t e n i r  1 ' o c é a n ( . . . ) ,  m a i s ( . . . )  i l  n e  m u r m u r e  q u e

p a r c e  q u ' i l  e s t  c r e u x " .  L e s  i n s t a n c e s  v i s i b l e s  d e  l a  j u s t i c e  n e  s o n t  q u e  l a

f a ç a d e  q u i  r e c o u v r e  u n e  i l l u s i o n .  T o u t  1 ' a p p a r e i l  j u d i c i a i r e  e s t  p r i v é  d ' â m e .

Cer tes ,  on  en tend fonc t ionner  ses  mécan ismes,  ma is  der r iè re  eux  on  ne  perço i t

aucun idéa l ,  aucune idée généreuse.  Tout  le  sys tème tourne  à  v ide ,  ses  rouages

sont  mus par  la  seu le  fo rce  de  l rhab i tude.

Les expériences de Leonhart  Mauriz ius qui a êtê pr is dans ces roua-

ges  conf i rment  ce t te  impress ion .  Le  condamné par le  1u i  auss i  du ' - ' sys tèu te  pyra-

m i d a l  l e  p l u s  é Ë o n n a n t  q u i  p u i s s e  j a m a i s  ô t r e  i n v e n t é "  ( l ) .  1 1  e s t  t r è s  r a r e ,

d i t - i l ,  qu tun  prévenu so i t  d i rec tement  mis  en  présence drun  supér ieur .  Lu i -

môme n tacô toyé,  comme Joseph K.  que les  g re f f ie rs  e t  1es  conc ie rges ,  car  jamais

o n  n t a c i è d e  à  l a  l u m i è r e  d e  l a  j u s È i c e ,  o n  r e s t e  t o u j o u r s  p r i s o n n i e r  d e  s e s

apparences .  11  se  peut  qurun  "chef  haut  pJ .àcé  so i t  dans  la  lumière ,  ma is  i l

( r )  I b i d . r  P .  283
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i gno re  ce  qu i  se  passe  en  bas " .  Au  p ied  de  l a  py ram ide ,  l e  condamné  peu t  ê t re

b royé  dans  que  sa  vo i x  pa rv ienne  j a rna i s  à  ces  hau teu rs  où  e l1e  pou r ra i t  ô t re

en tendue .

I 1  e s t  p o s s i b l e  q u e  c e t t e  c o n c e p t i o n  d e  I t u n i v e r s  d e  1 a  j u s t i c e

d o i v e  c e r t a i n s  d e  s e s  é l é m e n t s  à  d e s  s c h é m a s  r e l i g i e u x .  C e t t e  j u s t i c e  l o i n -

t a i n e ,  i n s o n d a b l e  e t  s o u r d e  n ' e s t  p a s  e n  e f f e t  s a n s  r a p p e l e r  c e t t e  d i v i n i t é

dans  1a  t rad i t i on  de  l rAnc ien  Tes tamen t  don t  Wasse rmann  re fuse  l t image  te r r i -

f i a n t e .

P lus  enco re  que  sa  s t ruc tu re ,  l e  f onc t i onnemen t  de  1 ' appa re i l  j ud i -

c i a i r e  révè le  de  g raves  i npe r fec t i ons .  La  conséquence  l a  p lus  i n rnéd ia te  es t

1 ' e r reu r  j uC ic ia i re  don t  t r ' I asse rmann  donne  de  rnu l t i p l es  exemp les  dans  son  oeu -

v r e .  B i e n  q u ' i l  n e  s e  s o i t  p a s  b o r n é  à  é t u d i e r  I e  c a s  d e s i n n o c e n t e s  v i c t i m e s

de  l a  j us t i ce ,  conme en  témo ignen t  p lus ieu rs  pe rsonnages  de  L rA f fa i re  l , I au r i -

z i r i d  ( l ) ,  c r e s t  s u r t o u t  à  e l l e s  q u e  l f a u t e u r  s r e s t ' i n t é r e s s é .  L ' e r r e u r  j u d i -

c ia i re  1u i  permet ta i t  d rana lyser ,  dans  leurs  fo rmes les  p lus  choquantes ,  les

insu f f i sances  du  svs tème.

trForule. devant g.es jqge.s-

Pour  é tud ie r  l ra f f ron temenË de 1 'homme e t  de  1a  jus t i ce ,  nous  nous

appu ierons  essent ie l lement ,  ma is  non pas  un iquement ,  sur  deux  tex tes  :  la  nou-

ve l le  C lar issa  Mi iabe l  (1906)  e t  L rAf fa i re  Maur iz ius .  Ces  deux  l i v res  racon-

ten t  1 'h is to i re  d 'une er reur  jud ic ia i re  e t  on  peut  y  su iv re  tou t  le  cours  des

événements ,  depu is  l ta r res ta t . ion  des  innocents  jusqurà  la  purga t ion  de  leur

pe ine ,  en  passant  par  les  d i f fê renÈes phases  de  f  ins t ruc t ion ,  du  jugement  e t

de  Ia  condamnat ion .

Ce qu i  f rappe dans  la  des t inée des  deux  personnages,  Bas t ide  Gram-

mont  e t  Leonhar t  ! ' l aur iz ius ,  c 'es t  l f  apparence accab lan te  des  ind ices  e t  des

témoignages qu i ,  dès  le  dépar t ,  pèse sur  eux  eÈ qu i  leur  es t  fa ta le .  Grammont

et Mauriz ius se trouvent tous deux enfermés dans un réseau de preuves dont i ls

ne  peuvent  se  l ibérer .  "La  chaîne  b ien  agencée des  pe t i t s  s ignes  suspec ts"

f in i t  pas  cons t i tuer  " la  cons t ruc t ion  f rag i le  e t  Pour tanË indes t ruc t ib le  des

( l )  La  pr ison  de  Kressa,  où  es t  re tenu L .  Maur iz ius ,  ren ferme d tau thent iques

c r i m i n e l s .
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i n d i c e s "  ( l ) .  C r e s t  1 à  q u e  s e  s i t u e  t o u t  I e  t r a g i q u e  d e s  s i t u a t i o n s .  L e s  m o i n -

dres  dé ta i l s  p rennent  une s ign i f i ca t ion  e t ,  une fo rce  de  persuas ion  in fe rna les .

A ins i  Bas t ide  Graurmont  es t  accab lé  à  la  fo is  par  son souc i  d t indé-

pendance po l i t iquer  par  son mode de v ie  qu i  va  à  l fencont re  des  pr inc ipes  cou-

rarnmment  admis  e t  par  sa  cond i t ion  de  neveu de  la  v ic t ime.  Tout  fa i t  de  lu i

u n  a s s a s s i n  p o s s i b l e .  E t  s o u s  l r e f f e t  d e s  a v e u x  e x t o r q u é s ,  d e s  t é m o i g n a g e s

d e  c o m p l a i s a n c e ,  d e s  h a l l u c i n a t i o n s  d o n t  s o n t  v i c t i m e s  l e s  t é n o i n s  d u  m e u r t r e ,

cés  premières  présompt ions  dev iennent  des  ind ices ,  eux-mâmes t rans formés en

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

Tament  fa r i ta ique e t  pass ionné de  C lar issa  Mi rabe l ,  Ia  ma lve i l iance des  uns  e t

I ' i r r e s p o n s a b i l i t é  d e s  a u t r é s .

Avant  même de compara î t re  devant  ses  juges ,  Bas t ide  GrammonÈ es t

d é s i g n é  p a r  t o u t  e t  p a r  t o u s  c o r n m e  l r a s s a s ô i n  d e  l t a v o c a t  F u a l d e s ,  s o n  o n c l e  :

"Son in te r rogato i re  ne  dura  que peu de  temps,  c téÈa i t  une fo rmal i té  car  sa

d e s t i n é e  é t a i t  s c e 1 l é e "  ( 2 ) .

Cet te  h is to i re  Fpparemment  bana le  roa is  b ien  condu i te  d iÈ  dé jà

la  f rag i l i té  des  témoignages e t  des  aveuxr  l t in te rvâ I1e  qu i  sépare  " le  soupçon

d e  l a  c e r t i t u d e r r  ( 3 ) ,  l a  d i s t a n c e  e n t r e  l a  p u r e  c o i n c i d e n c e  e t  l a  r e l a t i o n  d e

c a u s e  à  e f f e t ,  l a  s u b j e c t i v i t é  e t  l a  p a r t i a l i t é  d e s  j u g e s .

Pour  Leonhar t  Maur iz ius ,  c res t  le  même enchaînement  d iabo l ique des

ind ices ,  des  témoignages e t  des  s i lences  coupab les .  Tout  concour t  à  le  dés igner

c o n m e  l r a u t e u r  d t u n  m e u r t r e  q u r i l  n t a  p a s  c o m m i s .  S a  v i e  p a s s é e  n f e s t  p a s  e x e m p -

t e  d e  f a i b l e s s e s  e t - à r é g a r e m e n t s ,  s o u v e n t  i l  s r e s t  s i t u é  e n  m a r g e  d e  l a  m o r a l e

t râd i t ionne l le .  Ses  re la t ions  con juga les  sont  depu is  longtenps  dé tér io rées ,  la

grande d i f fé rence d 'âge qu i  le  sépare  de  sa  feurme E l l i  a  opéré  son oeuvre ,

a i n s i  g u e  l r a b s e n c e  d t u n  e n f a n t , d a n s  s o n  f o y e r  ;  s a  l i a i s o n  a v e c  s a  b e l l e - s o e u r

Anna n tes t  un  secre t  pour  personne.  Son absence pendant  les  jours  qu i  p récèdent

le  c r ime e t  sa  fu i te  dans  les  jours  su ivants  ne  t rouvent  aucune exp l i ca t ion

sat is fa isan te .  Bre f ,  tou t  p la ide  en  sa  dé faveur .  I1  su f f i ra  du  faux  témoignage

( l )  C l a r i s s a  M i r a b e l ,  p .  l l 7 .

(2 )  I u id . ,  p .  6 .6  .

( 3 )  IU ia . ,  p .  143 .
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de lJaremme-l^ larschauer et  du s i lence drAnna Jahn pour que Leonhart ,  qui  est  in-

n o c e n t ,  s o i t  d é f i n i t i v e m e n t  r e j e t é  d a n s  1 e s  t é n è b r e s .

Au  momen t  où  i l s  se  p résen ten t  devan t  l eu rs  j uges ,  Grammon t  e t  Mau-

r i z i us  son t  accab lés  pa r  l es  appa rences  ex té r i eu res  e t  1a  j us t i ce  qu i  ne  che r -

c h e  p a s  à  s c r u t e r  l e  m y s t è r e  d e s  â m e s  m a i s  q u i ,  p r é c i s é r n e n t ,  n e  s r a t t a e h e

q u t a u x  a p p a r e n c e s ,  v a  1 e s  b r i s e r  d é f i n i t i v e m e n t .

Leonha r t  c r i t i que  en  dé ta i l  l a  man iè re  don t  i l  a  é té  t r a i t é  dans

s o n  r ô 1 e  d ' a c c u s é ,  a v a n t  e t  p e n d a n t  s o n  p r o c è s .  A  I ' e n t e n d r e ,  i l  s e m b l e  q u e

1 e s  d i f f é r e n t s  o r g a n e s  d e  l r a p p a r e i l  j u d i c i a i r e  n e  f a s s e n t  q u ' a s s o u v i r  u n e

sou rde  vengeance  pe rsonne l l e .  Le  réc i t  de  son  a r res ta t i on ,  de  son  t rans fe r t ,

p u i s  d e s  i n t e r r o g a t o i r e s  q u t i l  a  s u b i s ,  e s t  a t r o c e ;  s a  c o n d a m n a t i o n  f i n a l e

lu i  appa ra î t  comme une  l i bé ra t i on ,  l e  cacho t  dans  l eque l  i l  abou t i t ,  conme un

hav re  de  pa i x ,  1a  v i e  à  l a  "ma ison  d ta r rê t . . ,  conme Ie  repos  r i l con fo r tan t  au

f o n d  d r u n  t o m b e a u "  ( l ) .  P a r m i  l e s  r e p r é s e n t a n t s  s u b a l t e r n e s  d e  l a  j u s t i c e ,  i I

a  rencon t ré  des  gens  un iquemen t  souc ieux  de  dépou i l l e r  l eu r  p ro ie  de  sa  d ign i -

t é  huma ine ,  de  l a  rédu i re  à  son  é ta t  d r i n fé r i o r i t é ,  su r tou t  s i  e l 1e  l eu r  é ta i t

i n te l l ec tue l l emen t  supê r i eu re ,  ce  qu i  é ta i t  l e  cas  pou r  Leonha r t .  Chez  l es

s u p é r i e u r s ,  i l  a  d é c o u v e r t  l e s  i d é e s  t o u t e s  f a i t e s ,  l a  h a i . n e ,  l a  j a l o u s i e ,  i 1

n ta  vu  que  des  ê t res  p r i sonn ie rs  de  l eu rs  pass ions ,  i ncapab les  de  se  dépa r t i r

d teux -mêmes  pou r  f a i r e  p reuve  d 'ob jec t i v i t é ,  esc laves  de  l eu r  vo lon té  de  pu i s -

sance  :

t t s i  l t on  songe  que  ces  gens  se  vengen t  su r  vous  de  ce  qu i  l eu r  a i -

g r i t  l e  coeu r ,  de  t ou tes  l eu rs  amb i t i ons  déçues ,  de  l eu rs  ma lheu rs  domes t i ques '

d e  l t i n s u f f i s a n c e  d e  l e u r  s a l a i r e ( . . . ) ,  p a r f o i s  d e  1 r é c h e c  d e  t o u t e  l e u r  e x i s t e n -

ce  manqué" t . . ) ,  quand  on  songe  à  ce la ,  on  ne  peuÈ  s rempêche r  de  se  demander  s i

1es  hommes  son t  b ien  fa i t s  pou r  condamner ,  pou r  pun i r  d tau t res  hommes"  (2 ) .

L rex t rême  v io lence  de  ce  réqu i s iÈo i re  s ' exp l i que  pa r  l a  s i t ua t i on

de  condamné  e t  de  v i c t ime  dans  l aque l l e  se  t r ouve  ce lu i  qu i  l e  p rononce .  I 1

conv ien t  donc  de  fâ i re  l a  pa r t  de  ce  coe f f i c i en t  pe rsonne l ,  ma is  de r r i è re

ce t te  app réc ia t i on  qu i ,  sans  aucun  dou te ,  es t  empre in te  de  sub jec t i v i t é ,  se

p ro f i l e  l a  ques t i on  f ondamen ta le  de  savo i r  s i  l r homroe  peu t  ê t re  un  j uge  pou r

I  r homne .

( l )  M a u r i z i u s ,  p . 2 8 2

( 2 )  I b i d .  r  P .  2 8 3 .
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I1  ne  semble  Pas  que Wassermann so i t  enc l in ,  dans  l  té ta t  ac tue l  des
choses ,  à  répondre  par  I ta f f i rmat ive .

Dans c , la r issa  Mi rabe l ,  le  p rocureur  génêra l  joue  un  rô le  quas i  d ia -
bo l ique avec  "un  ar t  consommé"  ( l )  e t  c res t  pour  lu i  un  jeu  d té l - in iner  un  avo-
ca t  fa lo t  qu i  de  tou te  façon,  é tan t  donné les  moyens rédu i ts  dont  i l  d ispose,
joue une par t ie  perdue d tavance (2 ) .  Quand au  t r ibuna l  lu i_uême,  i l  semble
q u ' i l  n t a i t  p a s  d r a u t r e  e n v i e  q u e  c e l l e  d e  p a r t i c i p e r  à  l a  c h a s s e  à  c o u r r e
d o n t  I e  p r o c u r e u r  a  d o n n é  l e  s i g n a l .  1 1  f a u t ,  c o û t e  q u e  c o û t e ,  e u , i r  r é d u i s e
l e  p r é v e n u  a u x  a b o i s ,  g u t i l  l i v r e  I t i n n o c e n t  à  ' I a ' p o p u l a c e " t  ( 3 ) .

D a n s  L r A f f a i r e  M a u r i z i u s r .  o n  d é p a s s e  c e t t e  r é a c t i o n  v i s c é r a l e  e t
c e t t e  v i s i o n  s a n g u i n a i r e  d t u n e  c u r é e  h u m a i n e .  r c i  c r e s t  L e o n h a r È  M a u r i z i u s
qu i ,  v ing t  ans  après ,  ré f léch i t  à  son procès ,  tand is  que dans  la  nouve l le
Bast ide  Grammont  jugea i t  à  chaud Ia  s i tua t ion  e t  je ta iÈ  à  la  face  mêne du
t r ibuna l  ses  ou t rances  de  langage.  on  re t rouve cependant  chez  Maur iz ius  les
mêmes arguments  que chez  Grammont ;  i l s  son t  s imp lement  p résentéy  dans  une
langue p lus  sobre .  Le  Procureur  généra l  res te  le  personnage tou t -pu issant  ;
p o u r  l e  j u g . ,  i l  e s t  u n  d i e u  ( 4 ) ,  t a n d i s  q u e  l t a c c u s é  e s t ,  d e  p r i m e  a b o r d ,
I t e n n e m i  e t  l e  c o u p a b l e .  L e  d é f a u t  m a j e u r  d u  t r i b u n a l  r é s i d e  e n  c e  q u , i l  f a i t
1a  démarche inverse  de  ce1 le  qu i  devra i t  ê t re  la  s ienne.  Au l ieu  de  démont rer
l a  c u l p a b i l i t é  d e  I ' a c c u s é ,  i l  l a  t i e n t  d è s  l e  d é p a r t  p o u r  a c q u i s e .  E n  o u t r e ,
i l  s e  r e f u s e  à  e n v i s a g e r  a u t r e  c h o s e  q u e  I r a c t e  c o m m i s ,  I e  d é l i t  t a n g i b l e .
A  aucun moment  i1  ne  t ien t  compte  de  l rhomme.  o r ,  même chez  ce lu i  qu i  a  commis
l r a c t e  - c e  q u i  n r e s t  p a s  I e  c a s  p o u r  L e o n h a r t - ' 1 l h o m m e  n r e s t  g é n é r a l e m e n t  p a s
ass imi lab le  à  son ac te .  La  vér i tab le  cu lpab i l i té  se  s i tue  a i l leurs  que dans
ses  man i fes ta t ions  ex tér ieures ' .  Sans  reprendre  1es  te rmes 'de  Bas t ide  Grammont ,
Leonhar t  Maur iz ius  rappe l le  que pour  le  t r ibuna l  " l ' accusé es t  Ia  v ic t ime,  la

( l )  C l a r i s s a  M i r a b e l ,  p .  l l 3 l l 4 .

( 2 )  C e t t e  f a i b l e s s e  d e  l a  d é f e n s e
s i t i on  es t  b i en  sou l i gnée  dans

et  1  |  insu f f i sance de  moyens mis  à  sa  d ispo-
L a u d i n  e t  l e s  S i e n s

( 3 )  C l a r i s s a  M i r a b e l , p .  173 .

( 4 )  M a u r i z i u s ,  p .  2 6 7 .
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s a n c t i o n  1 e  b u t "  ( l )  e t  l e  t é m o i n  à  c h a r g e  l e  b i e n  l e  p l u s  p r é c i e u x .

L t i m p r e s s i o n  d t e n s e m b l e  q u e ' d o n n e  1 e  d é r o u l e m e n t  d u  p r o c è s  d e  B a s -

t i de  Grammon t  e t  de  L .  Maur i z i us  ne  con f i rE le  pas  I t image  i r r ép rochab le  qu ro f -

f r a i t  à  A n d e r g a s t  l e  p a l a i s  d e  j u s t i c e  e n  p l e i n  t r a v a i l .  D e r r i è r e  1 a  d i s c i -

p l i ne  r i gou reuse r  l t o rd re  impeccab le  e t  l a  soun i ss ion  de  chacun  aux  con t ra in -

t e s  d u  s e r v i c e ,  s e  d i s s i m u l e n t  l e s  i n s u f f i s a n c e s  e t  l e s  n é g l i g e n c e s  h u m a i n e s .

A i n s i ,  I e  p r o c è s  f a i t  à  B a s t i d e  G r a m m o n t  n r e s t  q u r u n e  l o n g u e  s u i t e

d e  l â c h e t é s .  R i e n  n t y  m a n q u e ,  n i  l e s  o d i e u x  c h â t i m e n t s  c o r p b r e l s  q u i  r e s s u s -

c i t en t  l es  ho r reu rs  de  1a  to r tu re ,  n i  l e  chan tage ,  n i  l a  co r rup t i on  des  mag is -

t ra t s .  Le  t ab leau  es t  sombre ,  sans  aucun  dou te  exagé rémen t  ;  ma is  i l  f au t

t e n i r  c o r n p t e  d e  l a  d a t e  d e  l 8 l 7  à  l a q u e l l e  s e  s i t u e  l , ' a c t i o n .

Dans L 'A f fa i re  Maur iz ius ,  Wassermann veut  mont re r  que 1e  premièr

q u a r t  d u  v i n g t i è m e  s i è c l e  n t a  p a s  a m e n é  d r a m é l i o r a t i o n  s e n s i b l e  ;  l a  j u s t i c e

n ta  pas  enco re  dé f i n iÈ iùemen t  abandonné  1es  p ra t i ques  qu i  é ta ien t  enco re  cou -

ran tes  cen t  ans  p lus  t ô t .  La  t o r tu re  phys ique  a  d i spa ru  e t  l es  f o rmes  ëx té r i eu -

res  de  l a  l éga l i t é  sonÈ  sc rupu leusemen t  respec tées .  Sous  l a  d i rec t i on  r i g i de

d rA i i de rgas t ,  1a  j us t i ce  a  su i v i  son  cou rs  i nexo rab le  comme une  mach ine  exécu te

son  t rava i l ,  sans  à -coup  e t  sans  dé fa i l l ance .  Pou r tan t  ce  n res t  1à ,  comme le

démon t re  Leonha r t  Maur i z i us r  guê  l a  f ace  appa ren te  des  choses .  Le  réc i t  que

fa i t  l e  condamné  de  son  a r res ta t i on  ou  de  ses  i n te r roga to i res  p rouve  que  Ia

mach ine  j ud i c i a i r e  eË  po l i c i è re  moderne  ne  fa i t  p l us  appe l  aux  p rocédés  g ros -

s ie rs  du  passé ,  ma is  qu re l l e  emp lo ie  des  fo rmes  p lus  sub t i l es  de  vexa t i on  don t

l e  bu t  res te  l e  même :  r aba i sse r  l t homme e t - l e  p r i ve r  de  sa  fo rce  de  réac t i on .

La tor ture est  devenue morale,  mais e l le  provoque chez le  détenu 1e même décou-

ragemen t .  Te l l e  esÈ  l t imp ress ion  que  ressen t  l e  p révenu  au  te rme  des  i nnombra -

b l e s  e t  i n t e r m i n a b l e s  i n t e r r o g a È o i r e s  q u ' i 1  a  s u b i s  ( 2 ) .

Andergas t  lu i -même se  persuade peu à  peu des  insu f f i sances  de  l t ins -

t ruc t ion  qu i  a  p récédé le  p rocès .  On a  échafaudé un  éd i f i ce  de  preuves ,  d ' in -

d ices  e t  de  témoignages e t  ma in tenant  ce t  éd i f i ce  se  f i ssure .  Le  procureur

aperço i t  1Ë carac tère  par t ie l  de  sa  démonst ra t ion  qu i ,  d ix -hu i t  ans  p lus  tô t ,

( l )  Iu ia . ,  p . 267 .

282 .(2 )  lu ia . ,  p .
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s a t i s f a i s a i t  t o t a l e m e n t  s o n  e s p r i t .  T I  n t a  v o u l u  s u i v r e  a l o r s  q u ' u n e  s e u l e

p i s t e  ;  e n  p o s a n t  c o m n e  p o s t u l a t  l a  c u l p a b i l i t é  d e  M a u r i z i u s ,  i l  s ' e s t  c o n -

damné  l u i - r nême à  l r e r reu r .  11  sen t  ma in tenan t  qu t i - l  au ra i t  dû  se  rné f i e r  de

W a r e m m e r  s c r u t e r  s o n  p a s s é ,  I e  f a i r e  s u r v e i l l e r  a p r è s  l e  p r o c è s ,  a u  l i e u  d e

ne  1u i  t émo igne r  que  ce t te  co rnp la i sance  don t  on  fa i t  p reuve  géné ra lemen t  à

1 ' é g a r d  d u  t é m o i n  à  c h a r g e .  p a r t o u t  a p p a r a i s s e n t  d e s , , p o i n t s  f a i b l e s , ' ( l )

dans  1e  ra i sonnemen t  d ' appa rence  l og ique  au  te rme  duque l  Maur i z i us  a  é tê

c o n d a m n é .  A r i d e r g a s t  m e t  1 e  d o i g t  s u r  1 a  f r a g i l i t é  d e s  d é m o n s t r a t i o n s  h u m a i n e s

e t  l e u r  i n é v i t a b l e  m a r g e  d ' e r r e u r

11  do i t  r econna î t re  en  ou t re  qu ' i 1  a  f â i t  j uge r  e t  condamner  sa
v i c t i m e  P o u r  u n e  c a u s e  q u i  1 a  d é p a s s a i t  e t  q u i  1 u i  é t a i t  e n  d é f i n i t i ù e  é t r a n -

gè re .  C res t  1à  sa  p r i se  de  consc ience  1a  p lus  dou lou reuse . I l . y  ava i t  d .ans  son  ré -

q r r i s i t o i r e ' d e u x  a s p e c t s .  L r u n  c o n s i s t a i t  e n  u n e  a c c u m u l a t i o n  s a v a n t e  d e  p r e u -

v e s  e t  d e  t é m o i g n a g e s ,  c ' é t a i t  p o u r  a i n s i  d i r e  l r a s p e c t  t e c h n i q u e .  L t a u t r e

é t a i t  u n  a s p e c t  m o r a l .  I 1  s t a g i s s a i t  d e  p r é s e n t e r  u n  p o r t r a i t  d e  M a u r i z i u s

q u i  f û È  s u s c e p t i b l e  d e  c o n . r â i n c r e  l e  j u r y  d e  s a  c u l p a b i l i t é .  C f e s t  à  c e  p r o -

Pos  que  Ia  démarche  du  p rocu reu r ,  j ad i s  ad rn i rée  de  tous ,  se  révè le  pe r f i de  à

d i x -hu i t  ans  de  d i s tance .  On  se  souv ien t  que  l e  p rocu reu r  a  vu  en  Maur i z i us

" 1 e  r e p r é s e n t a n t  p a r f a i t  d t u n e  é p o q u e  d e  p o u r r i t u r e  e t  d ' e f f o n d r e m e n t  m o r a 1 , ,  ( 2 )

L e  d é t e n u  n e  c o n t e s t e  p a s  c e t t e  q u a l i t é  q u ' o n  l u i  p r ê t e  d e  r e p r é s e n t a n t  d e

1 'époque '  ma is  i l  amène  1e  p rocu reu r  à  p rend re  consc ience  de  Ia  ma lhonnê te té

fondamen ta le  du  réqu i s i t o i r e  (3 )  qu i  a  pe rm is  sa  condamna t i on  e t  don t  i l  con -

t e s t e  p l u s i e u r s  p o i n t s .

Tou t  d rabo rd  Ande rgas t  n ra  p résen té  du  p révenu  qu tun  po r t ra iÈ  f rag -

men ta i re  ;  en  ne  me t tan t  en  l um iè re  que  l es  aspec ts  néga t i f s ,  son  a rgumen ta t i on

a  reposé  su r  un  cho i x  a rb i t r a i r e  des  ê lémen ts  qu i  1a  cons t i t ua ienÈ .  En  ou t re ,

i l  n fa  Pas  su  se  ga rde r  d tune  ph raséo log ie  dange reuse  ;  dans  un  appe l  a r t i f i -

c i e l  r na i s  u t i l e  Pou r  sa  cause ,  à  l a  j us t i ce  d i v i ne ,  i I  a  p résen té  l * I au r i z i us

comme un  rép rouvé -  I 1  a  a ins i  t ouché  Ie  j u r y ,  ma is  en  rnême temps  i l  a  ou t re -

( t )  l u ia . ,  p .

( 2 )  I b i d . ,  p .

185  .

27 t .

271  sq .(3 )  I b i d .  ,  p .
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passé  ses  d ro i t s  cou rme  l e  l u i  f a i t  r emarque r  sa  v i c t ime  :  " I 1  vous  é ta i t  im -

p o s s i b l e  d e  s a v o i r  a v e c  c e r t i t u d e  s i  j e  s u i s  r é e l l e m e n t  r e j e t é  p a r  D i e u "  ( l ) .

Ande rgas t  a  gagné  l a  f aveu r  des  j u rés  en  dép laçan t  l es  vé r i t ab les  p rob lèmes .

Le  p rocès  de  Maur i z i us  es t  devenu ,  pa r  son  hab i l e té ,  l e  p rocès  de  tou te  une

époque  p résen tée  comme un  tou rnan t  dange reux  de  Ia  c i v i l i sa t i on .  11  a  f l a t t é

l e s  j u r é s  e n  l e u r  p r o p o s a n t  u n  b u t  é l e v é ,  i l  1 e s  a  i n v e s t i s  d ' u n e  m i s s i o n  m o -

ra le  en  l eu r  demandan t  de  condamner  non  seu lemen t  Maur i z j - us ,  na i s ,  à  t r ave rs

l u i ,  t o u t e  u n e  é p o q u e  d e  d é c a d e n c e .  E t  c ' e s t  c e  q u t a  f a i t  l e  j u r y  d ' u n  c o e u r

l é g e r  ;  i l  a  e n d o s s é  c e  r ô l e  d e  c e n s e u r ,  d e  r e d r e s s e u r  d e  t o r t s  q u i  1 u i  é t a i t

p roposé .  11  a  vou lu  pa r  son  ve rd i c t  me t t re  un  te rme  à  l a  dég rada t i on  mora le

du  temps .  A ins i  I e  j ugemen t  p rononcé  au  te rme  du  p rocès  conce rna i t  davan tage

1 tépoque  que  1 'homme qu i  l a  rep résen ta i t  e t  que  1e  p rocu reu r  ava i t  hab i l emen t

s u b s t i t u é  à  e 1 l e .  U n  d e s  p e r s o n n a g e s  d e  s e c o n d  r a n g , 1 e  j u r i s t e  F o r s t e r - L ô r r i n g

con f i rme  ce t te  d imens ion  du  p rocès  qu i  dépassa i t  ne t t emen t  1a  pe rsonna l i t é  de

I ' a c c u s é  :  " L t A l l e m a g n e  é t a i t ,  a u  p o i n t  d e  v u e  m o r a 1 ,  e n  p r é s e n c e  d r u n  d i l e m m e

c t é t a i t  u n  d e  c e s  m o m e n t s  h i s t o r i q u e s  o ù  i l ' l u i  f a l l a i t  c h o i s i r  d e  ô ' é l e v e r

o u  d e  s t a b a i s s e r "  ( 2 ) .  F a c e  à  c e .  d i l e r n m e ,  l e  j u r y  n e  p o u v a i t  c h o i s i r ,  c o m m e

i l  l t a  f a i t ,  gu€  l a  marche  en  avan t .  A ins i  Leonha r t  Maur i z i us  se  t r ouve  con -

damné  d tune  man iè re  qu i  es t  doub lemen t  i n j us te .  11  es t  condamné  à  l a  f o i s  pou r

u n  c r i m e  q u t i l  n t a  p a s  c o m m i s  e t  a u  n o m  d ' i d é e s  q u i  d é p a s s e n t  s o n  c a s  p e r s o n -

n e l .  D r u n e  p a r t ,  o n  s r e n  e s t  t e n u  a u x  f a i t s  b r u t s  q u i  p a r l a i e n t  c o n t r e  l u i  e t

l e  dés igna ien t  conme le  meur t r i e r  de  sa  femme,  on  es t  r es té  a t t aché  aux  appa -

r e n c e s  s u p e r f i c i e l l e s  ;  d r a u t r e  p a r t ,  o n  s ' e s t  é v a d é  v e r s  d e s  g é n é r a l i t é s ,  c e

qu i  a  é té  t ou t  auss i  p ré jud i c i ab le  au  t r i omphe  de  l a  vé r i t é .  Dans  l r un  e t

l r au t re  cas ,  I t homme a  ê tê  oub l i é  pa r  une  j us t i ce  p r i sonn iè re  de  ses  p rop res

s c h é m a s  e t  i n c a p a b l e  d r o b j e c t i v i t é .

L r a b s e n c e  d ' o b j e c t i v i t é  d e  1 ' a p p a r e i l  j u d i c i a i r e  e s t  u n  t h è m e  f r é -

quent  chez  In lassermann qu i  mont re  vo lon t iè rs  1a  jus t i ce  dans  un  é ta t  de  dépen-

dance,  assu je t t ie  au  monde ex tér ieur  ou  s imp lement  à  e1 le -même.

( l )  Iu ia . ,  p .  273 .

(2 )  lu ia .  ,  p .  93  .
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D a n s  C l a r i s s a  M i r a b e l ,  l a  p r e s s i o n  d e  I a  r u e  e t  1 e  d é s i r  d e  v e n -

geance de  la  popu lace  qu i  réc lame son t r ibu t  de  sang en t ravent  le  dérou leuent

du  procès  e t  imposent  uôme la  ma jeure  par t ie  des  déc is ions .  Les  press ions  po-

l i t i q u e s  j o u e n t  é g a l e m e n t  u n  r ô l e  d é c i s i f ;  d e r r i è r e  1 e  c a s  F u a l d è s ,  o n  p e r -

ç o i t  e n  e f f e t  u n  c o n f l i t  p l u s  v a s t e  q u i  o p p o s e  l e s  c a t h o l i q u e s  r o y a l i s t e s  e t

les  p ro tes tan ts  l ibéraux  ;  on  vo i t  les  déc ié ions  des  t r ibunaux var ie r  en  fonc-

t i o n  d e  l a  f o r c e  o u  d e  l r e f f a c e m e n t  d e  t e l l e  o u  t e l l e  f a c t i o n .  L e  p r o c è s  d e

G r a m m o n t  s e  d é r o u l e  s o u s  1 e  s i g n e  d ' u n e  c o n s t e l l a t i o n p o l i t i q u e  e t  s o c i a l e  q u i ,

d è s  l e  d é b u t , 1 u i  e s t  d é f a v o r a b l e  e t  p r é c i p i t e  r a p i d e m e n t  s a  r u i n e .  A  t o u t  c e -

l a  s ' a j o u t e n t  l e s  i n é v i t a b l e s  i n t r i g u e s  d e s  g r a n d s  :  " Q u e  d e  f o i s  l a  j u s t i c e

n f a v a i t - e l 1 e  p a s  h é s i t é ,  q u a n d  l a  f o r c e  d e s  p u i s s a n t s  p r o t é g e a i t  1 e s  c r i m i -

n e l s "  ( l ) .

C tes t  le  roman Gaspard  Hauser  qu i  donne la  p lus  év idente  i l l us t ra -

t ion  des  press ions  exercées  sur  la  marche du  monde jud ic ia i re .  L lassermann d is -

p o s a i t  1 à  d ' u n  t e r r a i n  d ' i n v e s t i g a t i o n  i d é a l .  E n  d é f e n d a n t  l a  t h è p e  d e  1 ' o r i -

g ine  pr inc iè re  du  pauvre  Gaspard ,  i l  é ta i t  amené à  prësenter  le  conf l i t  en t . re

Feuerbach,  son por te -paro le ,  e t  la  cour  de  Bade,  qu i  a  tou t  in té rê t  à  ce  que

la  vér i té  res te  cachée.  On vo i t  donc  1réminent  ju r i s te  aux  pr ises  avec  les

émissa i res  de  ce t te  cour .  Sa vo ix  es t  couver te  par  la  p ropagande adverse ,  ses

i n i t i a t i v e s  p e r p é t u e l l e m e n t  c o n t r e c a r r é e s .  I 1  s r a t È i r e  l a  h a i n e  d e s  g r a n d s  ;

s a  f o r c e  m o r a l e  e t  p h y s i q u e  q u r i l  m e t  a u  s e r v i c e  d e  l a  j u s È i c e ,  s r u s e  à  l o n -

gueur  d tannées eÈ i l  meur t  sans  que la  vér i té  a i t  pu  se  man i fes te r .  Feuerbach

d ispose drùne incons tes tab le  au tor i té  mora le ,  i l  es t  serv i  par  une in te l l igence

supér ieure  e t  par  une par fa i te  conna issance du  dro i t ,  i1  occupe une pos i t ion

a d m i n i s t r a t i v e  t e l l e  q u r i l  p e u t  e s p é r e r  d i s p o s e r  d a n s  l r i n s t a n t  d e  t o u s  l e s

serv ices  de  la  po l i ce  e t  de  la  jus t i ce .  Son exemple  prouve que même un homme

de son envergure ,  occupant  le  pos te  é levé  qu i  es t  le  s ien ,  ne  peut  l ibérer  la

j u s t i c e  d e s  c o n t r a i n t e s  q u i  p è s e n t  s u r  e l l e .

Poùr  son malheur ,  la  jus t i ce  es t  éga lement  p r isonn ière  dre l le -môme.

On la  vo i t  f réquemment  para lysée e t  rédu i te  à  l t impu issance par  sa  propre  in -

compétence.  Ctes t  1e  cas  lo rsque Gaspard  Hauser  appara î t  à  Nuremberg .  Le  méde-

( l )  C l a r i s s a  M i r a b e l ,  p .  l 0 3 / l 0 4
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c in  l ég i s te  commis  pou r  I t examine r  ne  vo i t  pas  p lus  l o i n  que  1e  bou t  de  son

nez  ;  i l  se  bo rne  à  cons ta te r  qu ton  es t  en  p résence  t t d tun  ê t re  qu i  ne  mange

pas r  ne  bo i t  pas ,  n tép rouve  pas  de  sen t imen ts  e t  ne  pa i l e  pas  con ime  l es  au -

t r e s "  ( l ) .  A p r è s  l a  p r e m i è r e  a g r e s s i o n  c o n t r e  G a s p a r d ,  l r e n q u ê t e  e s t  d ' u n e

inconséquence  a f f l i gean te .  Les  rense ignemen ts  recue i l l i s  son t  f r agmen ta i res

e t  s u p e r f i c i e l s '  o n  s e  p e r d  d a n s  1 r é c h e v e a u  i n e x t r i c a b l e  d e s  t é m o i g n a g e s ,

d a n s  1 e  l a b y r i n t h e  d e  r a p p o r t s  o i s e u x  e t  F e u e r b a c h  d o i t  c o n s t a t e r  q u e  1 ' e n q u ô t e

n ' a  é t é  q u t u n e  " s é r i e  d e  g a f f e s "  ( 2 ) .  A  l r i n c o m p é t e n c e  d e s  s e r v i c e s  s r a j o u t e

u n  f o r m a l i s m e  s u r a n n é .  L ' a f f a i r e  G a s p a r d  H a u s e r  s o u f f r e  d e  l r e x t r ê m e  l e n t e u r

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

Nuremberg ,  I a  cou r  d rappe l  e t  l e  gouve rnemen t  du  d i s t r i c t .  Les  d i f f é ren tes

ju r i d i c t i ons  f on t  passe r  l eu rs  que re l l es  de  c loche r  avan t  1a  reche rche  de  l a

vé r i t é .  Le  goû t  pou r  une  p rocédu re  comp l i quée ,  pou r  l a  mu l t i p l i ca t i on  des

comptes  rendus '  po r te  l a  con fus ion  à  son  comb le .  Avec  l a  l en teu r  e t  I a  pesan teu r

de  son  fonc t i onnemen t ,  I ' appa re i l  j ud i c i a i r e  a jou te  à  f  imp réc i s i on  dé jà  g ran -

de  des  fa i t s  e t  des  témo ignages .

M a i s  1 e  d é f a u t  m a j e u r  d e  l a  j u s t i c e  e s t  I a  s c l é r o s e  d o n t  e 1 l e  e s t

f r a p p é e '  s o n  r e f u s  o b s t i n é  d r é v o l u t i o n  e t  d ' a d a p t a t i o n ,  s o n  m a n q u e  d e  s o u p l e s s e .

L rA f fa i re  Maur i z i us  mon t re  commen t ,  en  re fusan t  de  se  rene t t re  en  cause ,  e l l e

se  fe rme  e1 le -même le  ehemin  de  l a  vé r i t é .  La  j us t i ce  qu i  dev ra i t  f a i r e  t r i om-

. p h e r  l a  v é r i t é ,  r e f u s e  d e  r e c o n i r a î t r e  p u b l i q u e m e n t  s e s  e r r e u r s .  C r e s t  c e  q u i

se  passe  pou r  1e  p rocu reu r  Ande rgas t ,  i l  r enonce  au  pas  déc i s i f ,  à  l a  réhab i l i -

t a t i on  du  condamné  qu i  r é tab l i r a i t  l a  vé r i t é  dans  ses  d ro i t s  e t  i l  ne  consen t

qu rà  l a  g râce  qu i  ne  reme t  pas  en  cause  l t anc ien  ve rd i c t  e t  qu i ,  pâ r  conséquen t ,

n e  p o r t e  p a s  a t t e i n t e  a u  s y s t è m e  j u d i c i a i r e .  A i n s i  l r h o n n e u r  e s t  s a u f ,  m a i s

l r e r r e u r  s e  t r o u v e  p e r p é t u é e .  U n  t e l  s y s t è m e ,  f i g é  e t  p é t r i f i é ,  s o u c i e u x  d e  n e

r i en  abandonne r  de  ses  r i t es ,  ne  peu t  p lus  évo lue r ,  i l  es t  même condamné  à  l a

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

c e l a  q u t i l  s r a g i t  d a n s  l a  g r â c e  f i n a l e m e n t  a c c o r d é e  à  M a u r i z i u s .  C e t t e  g r â c e

es t  même une  doub le  impos tu re ,  dans  La  mesu re  où  e l l e  f a i t  c ro i re  à  ] a  f o i s  à

la  cu lpab i l i t é  de  Maur i z i us  e t  à  un  ges te  de  géné ros i t ê  de  l a  pa r t  de  l a  j us t i ce .

( l )

( 2 )

C .  H a u s e r , P .  l 4

1 8 .Iu ia . ,  p .  I
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D a n s  L ' A f f a i r e  M a u r i z i u s ,  l a  j u s t i c e  r e n i e  s e s  p r o p r e s  f i n s .  A l o r s

qu te l l e  dev ra i t .  s rêpanou i r  au  g rand  j ou r ,  on  l a  vo i t  r eche rche r  des  chemins

obscu rs ,  se  t e r re r ,  comme en  témo igne  l a  réac t i on  d 'Ande rgas t  quand  l u i  appa -

ra î t  pou r  l a  p rem iè re  f o i s  f  i ncohé rence  de  sa  p la ido i r i e  :

" S i  l e  t i s s u  p r é s e n t a i t  q u e l q u e  d é f a u t ,  i 1  f a u d r a i t ,  à  c e t t e  h e u r e ,

ap rès  s i  l ong temps ,  1e  reche rche r  en  sous -ma in .  Su r tou t  pas  de  démarche  o f f i -

c i e l I e "  !  ( l ) .

L a  j u s t i c e  s e  t r a h i t  e l l e - m ê m e  ;  l e  s e n s  d e  s a  m a r c h e  s t i n v e r s e  d e

l a  v é r i t é  v e r s  1 ' e r r e u r ,  d e  l a  l r r m i è r e  v e r s  l e s  t é n è b r e s .  O n  t o u c h e  d u  d o i g t

1 ' a b s u r d e .

Les  sanc t i ons .  Le  monde  i nhuma in  des  p r i sons

Parm i  t ou tes  l es  sanc t i ons  i n f l i gées  pa r  l a  j us t i ce  des  t r i bunaux ,

Wasse rmann  ne  se rnb le  s tê t re  guè re  i n té ressé  qu rà  1a  pe ine  d tempr i sonnemen t ,  11

es t  pa r  exemp le  é tonnan t  de  remarque r  que  l a  pe ine  de  mor l  n tes t  p ra t i quemen t

j ama is  évoquée ,  a lo rs  que  l e  mo t i f  de  l a  dé tenÈ ion  donne  l i eu  à  de  mu l t i p l es

e t  l ongs  déve loppemen ts  dans  p lus ieu rs  romans .  Pa ra l l è l emen t  aux  cond i t i ons

m a t é r i e l l e s  d e  I a  d é t e n t i o n ,  l f a u t e u r  a  f a i t  p o r t e r  s a  r é f l e x i o n  s u r  l e s  c o n -

s é q u e n c e s  p s y c h o l o g i q u e s  d e  1 a  p r i v a t i o n - d e  l i b e r t é ,  c e  q u i  f o u r n i t  l t o c c a s i o n

d r  i n t é r e s s a n t e s  é t u d e s .

Le  bagne  où  échouen t  l es  p r i sonn ie rs  dans  l a  nouve l l e  C la r i ssa  M i -

rabe l ,  donne  un  [avan t -goû t  du  tombeau"  (2 ) .  Les  p r i sons  t za r i s tes  évoquées

dans  Chr i s t i an  I ùahnscha f fe .  po r ten t  l r ho r reu r  àsonpa roxysme ;  1es  dé tenus  y

plo ient  sous le  knout  et  v ivent  au fond de cachots ténébreux une exis tence bes-

t i a l e .  Dans  Laud in  e t  l es  S iens ,  l a  ce l l u l e  de  Conrad  Lanz  es t  r ap idemen t  dé -

cr i ' te  avec  sa  fenêt re  à  bar reaux  donnant  sur  un  c ie l  v ide  (3 ) .  Une fo is  encore ,

c res t  dans  L tA f fa i re  Maur iz ius  que ces  mot i fs  son t  p le inement  mis  en  va leur .

L r  in ten t ion  de  I {assermann y

t re r  que la  barbar ie  res te  un  fa i t  de

tab le .  Le  réc i t  C la r issa  Mi rabe l . .  dont

es t  ne t tement  percept ib le .  I1  veut  mon-

1 tépoque moderne,  une réa l i té  incontes-

l f a c t i o n  s e  s i t u e  a u  d é b u t  d u  l 9 è m e

( l )  M a u r i z i u S ,  p .  1 8 4

( 2 )  C l a r i s s a  M i r a b e l ,  p .  1 3 3 .

( 3 )  c f .  L a u d i n ,  p .  3 3 7 .
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s i è c 1 e .  c r é a i t  u n e  d i s t a n c e  d a n s  l e  t e m p s ,  1 e  r o m a n  C h r i s t i a n  t { a h n s c h a f f e ,

u n e  d i s t a n c e  d a n s  l r e s p a c e ,  d a n s  l a  m e s u r e  o ù  1 e s  p r i s o n s  d é c r i t e s  é t a i e n t

c e l l e s  d e  l a  R u s s i e  d e s  t z a r s .  D a n s  f , l A f f â i r e  M a u r i z i u s ,  a u  c o n t r a i r e ,  l t a c -

t i on  es t  so l i demen t  anc rée  dans  no t re  v i ng t i ème  s ièè le  e t  se  dé rou le  en  A l l e -

m a g n e ,  e 1 1 e  e s t  c o n È e m p o r a i n e  e t  p r o c h e .  O n  s a i t  d t a i l l e u r s  q u t e l l e  c o r r e s p o n d

p l u s  o u  m o i n s  à  u n  m o d è l e  r é e l  e t  q u r a v a n t  d t é c r i r e  s o n  r o m a n  l r a u t e u r  a  v i -

s i t é  u n  é t a b l i s s e m e n t  p é n i t e n t i a i r e  d u ' L a n d  d e  H e s s e .  U n e  l e t t r e  à  H a n s  A u f r i c h

e n  d a t e  d u  2 7 , X . 1 9 2 6 ,  a  c o n s e r v é  l e  s o u v e n i r  d e  c e t t e  v i s i t e  :  " A v a n t - h i e r

j ' a i  f a i t  u n e  d e s  p l u s  g r a n d e s e x p é r i e n c e s c i u t i l  s o i t  d o n n é  d e -  f a i r e ,  j ' a i  v i s i t é

l a  m a i s o n  d r a r r ê t  d e  D i e t z .  1 1  e s t  e x c l u  q u e  j e  v o u s  e n  f a s s e  u n  c o m p t e  r e n d u

d é t a i l l é '  j ' a i  p r i s  d e s  p a g e s  e n t i è r e s  d e  n o t e s  e t  n e  p e u x  l e s  r é p é t e r  i c i .

F reuden tha l ,  P r i nzho rn  eÈ  mo i -même y  avons  passé  tou te  l a  j ou rnée .  A  l a  f i n

j t é t a i s  b r i s é  d e  f a t i g u e ,  j .  1 t é t a i s  a u s s i  m o r a l e m e n t  ;  c e l a  v o u s  f a i Ë  u n e

fo rm idab le  impress ion  de  vo i r  ce t  anc ien  châ teau  de  Ia  f am i l l e  d rOrange  remp l i

d e . . . ,  d o i s - j e  d i r e  :  r e m p l i  d e  c r i m i n e l s  ?  1 1  n t y  a  s a n s  d o u t e  a u c u n  c r i m i n e l

d a n s  l e  s e n s  o ù  n o u s  l ' e n t e n d o n s  j u s q u t à  a u j o u r d ' h u i ;  1 a  p r i s o n  e s t  r e m p l i e

d t ê t r e s  p e r d u s ,  d e  d é m e n t s ,  d e  p s y c h o p a t h e s ,  d e  d é g é n é r é s .  J e  n t a i  v u  q u e  d e u x

vé r i t ab les t t c r im ine l s t t  ;  l t un  qu i  a  comrn i s  un  meur t re  avec  v io l rava i t  un  cana r i

d a n s  s a  c e l l u l e  ;  l r a u t r e  e s t  c e  G e n z  q u i ,  i l  y  a  q u e l q u e s  m o i s ,  a  a s s a s s i n é

u n  o f f i c i e r  d e  p o l i c e  à  F r a n c f o r t r t  ( l ) .

Ces  noÈes  on t  se rv i  de  suppo r t  à  1a  rédac t i on  des  passages  qu i ,

dans  Ie  roman '  nous  déc r i ven t  l a  p r i son  de  K ressa .  11  su f f i t  pou r  s ten  pe rsua -

de r  de  re l i r e  l e  chap i t r e  X  du  l i v re  (2 )  .  On  y  re t rouve ra ,  à  peu  de  chose  p rès ,

l es  mêmes  Pe rsonnages  que  ceux  de  l a  réa l i t é  e t  en  pa r t i cu l i e r  ce  meur t r i e r

redou tab le ,  au to r i sé  à  é leve r  un  o i seau  dans  sa  ce l l u l e .

Comme son  modè le ,  anc ien  châ teau  de  l a  ma ison  d rOrange ,  1a  fo r te -

r e s s e  d e  K r e s s a  e s t  1 ' a n c i e n n e  r é s i d e n c e  d t u n e  f a m i l l e  r o y a l e .  P a r  u n e  i r o n i e

du  so r t ,  l a  na t i on  y  ab r i t e  au jou rd thu i  ceux  qu te l l e  cons idè re  conme " l t écume

de  l r human i té " .  Quand  i 1  se  rend  pou r  l a  p rem iè re  f o i s  à  K ressa ,  l e  p rocu reu r

Ande rgas t  es t ime  que  l es  p r i sons  ne  son t  p lus  au jou rd rhu i  ce  qu te l l es  é ta ien t

j a d i s .  D e  n o s  j o u r s ,  n o u s  v i v o n s ,  p e n s e - t - i l ,  " d a n s  u n  E t a t  c i v i l i s é  e t  l a

( l )  c i r .
Hans

G.  Vaughan  Jones , in Some unpubl ished letÈers of Jakob Wassermann to
l i f e  a n d  l e È È e r s ,  3  1 9 4 9 1 5 0 ,  p .  1 2 9 .Aufr icht.  German

( 2 )  V o i r  e n  p a r t i c u l i e r  p .  2 5 5  s q .
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p u r g a t i o n  d e s  p e i n e s  e s t  r é g l é e  s e l o n  d e s  p r i n c i p e s  h u m a i n s "  ( l ) .

Ma is  dans  ce t te  p r i son  qu i  " j ou i t  pou r tan t  d run  renom favo rab le "  (2 ' .

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

p r i son  amér i ca ine  qu 'a  v i s i t ée  l ^ Ja remme- I ^ l a r schaue r  e t  qu i  r essemb la i t  à  "une

m é n a g e r i e  a u x  c a g e s  d e  f e r "  ( 3 ) ,  m à i s  l r a n c i e n n e  b a r b a r i e  y  e s t  t o u j o u r s  p r é -

sen te .  I 1  y  règne  une  a tmosphè re  con f i née ,  i r r esp i rab le ,  1a  pun i t i on  du  cacho t

n r y  e s t  p a s  a b o l i e ,  l e s  d é t e n u s  t o u r n e n t  v e r s  l e  v i s i t e u r  d e s  r e g a r d s  h é b é t é s .

S imp lemen t  i l  r ègne  i c i ,  conme dans  1e  monde  des  t r i bunaux ,  un  o r -

d r e  i m p e c c a b l e .  D a n s  s a  t o u r n é e  d ' i n s p e c t i o n ,  A n d e r g a s t  r e t r o u v e  1 a  m ê m e  d i s -

c i p l i n e  d a n s  1 e  m ê m e  u n i v e r s  h i é r a r c h i s é  ( 4 ) .  M a i s  u n e  f o i s  d e  p l u s  c r e s t

l r homme qu i  f a i t  l es  f r a i s  de  ce  sys tème  aux  mécan i snes  i r r ép rochab les .

C t e s t  a l o r s  p o u r  l r a u t e u r  l t o c c a s i o n  d e  d é c r i r e  c e s  ô t r e s  p r o s t r é s

e t  haga rds  qu i  dé f i l en t  devan t  l e  p rocu reu r  (5 ) .  Avec  une  ex t rême  p ro fus ion  de

dé ta i l s  e t  auss i  avec  comp la i sance ,  l . I asse rmann  fà i t  l r i nven ta i re  des  c r i r nes

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

i l  f a i t  s e n t i r  l a  h a i n e ,  l e v a n g o i s s e s ,  l r a c c a b l e m e n t  d e s  c o n d a m n é s .  C ' e s È  l e

spec tac le  de  l a  déchéance  chez  des  i nd i v i dus  qu i  on t  pe rdu  tou t  espo i r  e t  r e -

t omben t  p resque  à  1 té ta t  an ima l .  11  semb le  que  1a  v ie  l es  a i t  abandonnés ,

qu t i l s  so ien t  voués  au  dépé r i ssemen t  eË  à  l a  mor t .  Leu r  v i sage  a  p r i s  l a  cou -

l e u r  t e r r e u s e  e t  g r i s â t r e  d e s  m u r s  e t  t o u t  e n  e u x  s e m b l e  i r r é e l  e t r t f a n t o m a -

t i q u e t t .

Le  cas  p réc i s  de  Leonha r t  Maur i z i us  pe rme t  d rapp ro fond i r  1a  psycho -

l og ie  du  dé tenu .  Son  po r t ra iÈ  es t  une  so r te  de  p ro longemen t  de  ce lu i  de  Con rad

Lanz dans  Laud in  e t  les  S iens .  Les  deux  personnages présenten t  une parenté  ma-

n i fes te .  La  sanc t ion  qu i  leur  es t  in f l igée  es t  sans  commune mesure  avec  leur

degré  de  cu lpab i l i té .  Tous  deux  sub issent  une longue dé ten t ion  qu i  favor ise

leur  ré f1ex ion .  I l s  son t  l run  e t  l rau t re  capab les  de  por te r  un  jugement  sur

eux-mêmes,  sur  leur  s i tua t ion  e t  sur  leur  un ivers .

( l )  M a u r i z i u s ,  p .  2 5 O .

( 2 )  l u i d . ,  p .  2 5 o .

(3 )  lu ia . ,  p . 343 .

249 sq.

2 5 0 .

( 4 )  ! b i d . r  P .

( s )  Ib ia . ,  p .
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C h e z  C o n r a d L a n z ,  l a  l u c i d i t é  a  u n  c a r a c t è r e  a m e r  e t  d é s e s p é r é .  A u

t e r m e  d e  s a  d é t e n t i o n  i l  n ' e s t  p l u s  c e  c o n t e s t a t a i r e  a g r e s s i f  q u e  L a u d i n  a  c o n -

nu au  moment  du  procès .  Désormais  i l  a  perdu  tou t  espo i r ,  i l  v i t  perpé tue l le -

m e n t  d a n s  l t é t a r  d u ' ' h a r a - k i r i  L a  d é t e n t i o n  a  b r i s é  s e s  f o r c e s  v i v e s  e t  i n s -

t a u r é  e n  l u i  u n  d o u t e  g é n é r a l i s é ,  u n  n i h i l i s m e  f o n c i e r  q u i  l t a m è n e  à  r e f u s e r

j u s q u t a u  s o u t i e n  q u e  l u i  p r o p o s e  l t a v o c a t .  C o n r a d  L a n z  e s t  l t e x e m p l e  d t u n  h o m m e

v é r i t a b l e m e n t  v i c t i m e  d e  l a  s a n c t i o n  q ù i  l u i  a  é t é  i n f l i g é e .

E n  d é p i t  d e  l e u r s  r e s s e m b l a n c e s ,  I a  d e s t i n é e  d e  C o n r a d  L a n z  e t  c e 1 l e

d e  L e o n h a r t  M a u r i z i u s  n e  s o n t  p a s  a s s i m i l a b l e s .  E n  e f f e t ,  s i t l , a n z  e s t  d é f i n i -

t i v e m e n Ë  b r i s é  p a r  1 a  d é t e n t i o n  q u ' i l  s u b i t ,  1 a  p e i n e  i n f l i g é e  à  M a u r i z i u s ,

quo ique p lus  in jus te  encore ,  es t  généra t i i ce  d 'une amél io ra t ion  mora le ,  e1 le

augmente  s  a  fo rce  in te l lec tue l l -e  e t  mora le  .  D ix -hu i t  ans  après  son ar r i -

vée  à  la  fo rËeresse de  Kressa,  ,  Maur iz ius  es t  parvenu à  une man ière  de  sa-

gesse.  Sa v ie  in té r ieure  es t  in tense ;  son  espr i t  ana lyse  avec  d iscernement

1 'un ivers  de  la  p r ison ,  les  longues années de  capt iv i té  e t  ce l les  qu i  les  on t

précédées.  Le  lec teur  comprend,  à  t ravers  ses  confess ions '  ce  que représente

pour  I thomme la  p r iva t ion  de  l iber té .  LeonharÈ par le  de  1 'accoutumance d i f f i -

c i l e  à  l ' e x i s t e n c e  d e  p r o s c r i t ,  d e  c e s  p r e m i e r s  m o i s  o ù  i l  a  s e n t i  s a  v o l o n t é

s t a n n i h i l e r  p e u  à  p e u ,  p u i s  d e  I ' i r n p r e s s i o n  q u t i l  a  e u e  d e  d o u t e r  d e  s a  P r o P r e

i d e n t i t é  :

"Deux ou  t ro is  fo is  dans  le  courant  de  I 'année je  me su is  réve i l lé

en  sursaut  en  c r ian t  :  mo i ,  mo i  ?  avec  un  po in t  d t in t 'e r rogat ion .  Mo i ,  r ien

d ' a u t r e "  ( l  )  .

péndant  les  p remières  annêes,  i l  a  vécu en  dor to i r  avec  les  au t res

d é t e n u s .  I 1  a  f a i t  l t e x p é r i e n c e  d t u n e  p r o m i s c u i t é  d e  t o u s  l e s  i n s t a n t s ,  i l  a

ressent . i  du  rnépr is  e t  de  la  ha ine  à  1  t  égard  de  ceux  qu i  lu i  sembla ien t  à  pe i -

ne  des  hommes,  à  l tégard  de  ces  ê t res  " ravagés par  tous  les  v ices  imag ina-

b les"  (2 )  eÈ dont  on  pouva i t  se  demander  s t i l s -ava ien t  encore  une âme.  P lus

tard ,  sous  l t in f luence du  gard ien  K laku tsch ,  i l  a  appr is  à  vo i r  en  eux  des

réprouvés  auxque ls  deva ien t  a l le r  sa  sympath ie  e t  sa  so l l i c i tude.

Après 1a vie en cornnunauté, Leonhart  a connu la ceI lule ot l  l thomme

se retrouve seul ,  face à lui-même et face à sa vie.  Alors ont corrrmencé pour

( l )  l u i d . ,  p . 440

454(2 )  lu ia . ,  p .
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l e s  i n t e r m i n a b l e s  h e u r e s  d e  v e i l 1 e  o ù  i I  " f o u i l l a i t  l e  p a s s é "  ( l ) ,  t e n t a n t

le  recons t ru i re ,  d t imag iner  un  au t re  cours  aux  événements .  11  chercha i t  en

va in  à  p rouver  son innocence ou  b ien  i l  rêva i t  à  une repr ise  de  son procès .

Souvent  i l  imag ina i t  la  v ie  que mena ien t  tous  1es  ê t res  qu i  lu i  é ta ien t  chers

d a n s  c e s  h e u r e s  q u i  s ' é c o u l a i e n t  e t  d o n t  i 1  é t a i t  e x c l u .  E n  m a r g e  d u  t e m p s ,

i l  e n  s u b i s s a i t  p o u r t a n t  l t i r r é p a r a b l e  u s u r e ;  s e s  s o u v e n i r s  d e v e n a i e n t  f l o u s

et  par fo is  i l  ava i t  beau lu t te r ,  i l  ne  parvena i t  pas  à  se  remet t re  en  mérno i re

l t image c la i re  de  ceux  qu t i l  a ima i t .  A  tous  ces  tourments  moraux  vena ien t  en-

c o r e  s r a j o u t e r  l e  r e g r e t  e Ë  1 a  t o r t u r e  p h y s i q u e  d e  1 a  s é p a r a t i o n  d é f i n i t i v e .

P u i s  l , l a u r i z i u s  a  c o n n u  u n  c e r t a i n  a p a i s e m e n t .  I i  s ' e s t  c u l t i v é  e t

a  ré f léch i ,  ce  qu i  a  dé terminé un  appro fond issement  de  sa  personna l i té .  11  a

remis  en  cause sa  propre  ex is tence e t ,  ce  que l -a  jus t i ce  humaine  a  é tê  inca-

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

d u  m e u r Ë r e  d f E l l i ,  i 1  n r e n  p o r t a i t  p a s  m o i n s  u n e  c e r t a i n e  f o r m e  d e  c u l p a b i l i t é .

Désormais ,  i l  se  juge p lus  luc idement  que ne  l ton t  fa i t  1es  t r ibunaux,  i l  re -

connaî t  qu tau  mi l ieu  des  hommes i l  a  na1 joué son rôLe e t  i l  en  ar r i ve  mâme

à une accepta t ion  de  sa  pe ine  :

"Ctes t  la  fau te  qu i  sépare  1 'homme des  au t res  honrmesr  gu i  le  sépgre

d e  l a  f e m m e .  L a  j u s t i c e  t r a  f r a p p é  p o u r  u n e  f a u t e  q u i  n t e s t  p a s  l a  t i e n n e ,

sans  doute ,  ma is  tu  res tes  maud i t  pour  ce l le  que Èu as  conrn ise ;  peut -â t re  a -

t - e l l e  é t é  p l u s  g r a v e  q u e  t u  n e  l e  c r o i s "  ( l ) .

M a i s  c e t t e  s a g e s s e  f i n a l e  p o r t e  l t è m p r e i n t e  d e  l a  t r i s t e s s e  p l u t ô t

que ce l le  de  1a  sérén i té .  La  souf f rance in jus te  a  la issé  des  t races  indé léb i -

les  e t  la  luc id i té  es t  vo is ine  du  désespo i r .  Parvenu au  te rme de son chemine-

ment ,  Leonhar t  l , laur iz ius  découvre  que la  jus t i ce  des  t r ibunaux l ra  condamné à

une e i i s tence v ide  e t  absurde.  L rê t re  ne  peut  v iv re  coupé de  ses  semblab les ,

c a r  " s e u l ,  1 ' h o m m e  n t a  p a s  d t â m e . . .  e t  s e u l ,  i l  n t a  p a s  d e  d i e u "  ( 2 ) .

E n  d é p i t  d e  1 ' a m é l i o r a t i o n  m o r a l e  q u r e l l e  s u s c i t e r l a  l o n g u e  d é t e n -

t ion  de  Maur iz ius  res te  pour  lu i  une expér ience négat ive .  E l le  sou l igne l te r -

reur  écrasante  de  la  jus t i ce  qu i  n ta  pas  su  déce le r  l tex is tence de  ces  germes

( l )  IL r4 . '  p . 447 .

46 r .(2 )  Iu id . ,  p .
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d u  b i e n  q u i  r e p o s a i e n t  e f f e c t i v e m e n t  d a n s  l a  p e r s o n n e  d e  c e l u i  q u t e l l e  j u g e a i t .

Ce r tes ,  l es  années  de  cap t i v i t é  pe rme t ten t  de  découv r i r  ces  ge rmes  du  b ien  qu i

j u s q u e  1 à  é t a i e n E  r e s t é s  c a c h é s ,  m a i s  e I l e s  n e  p e u v e n t  s u s c i t e r  l e u r  é p a n o u i s -

semen t .  La  sanc t i on  i n f l i gée  à  Leonha r t  a  ê té  un  remède  impar fa i t ,  e l 1e  n ' a

pas  l i bé ré  t o ta lemen t  I t homme en  1u i ,  conme en  témo igne  son  imposs ib le  ré in -

s e r t i o n  d a n s  l a  s o c i é t é .  S r i l  e s t  v r a i  q u e  " l t h o m m e  e s t  u n  a n i r n a l  s o c i a b l e " ,

L e o n h a r Ë  n r e s t  p l u s  u n  h o m m e  à  p a r t  e n t i è r e  q u a n d  i l  q u i t t e  l a  p r i s o n  d e

K r e s s a  ;  i l  a  é t é  a m p u t é  d e  1 a  p a r t i e  s o c i a l e  d e  s o n  ê t r e ,  s a  d é t e n t i o n  1 ' a

dé f i n i t i vemen t  coupé  du  monde .  11  es t  déso rma is  re je té  su r  l es  chemins  de

l t e r rance ,  dans  un  un i ve rs  qu i  n ' a  p lus  de  sens  pou r  l u i  e t  dans  l eque1  tou tes

les  t r aces  anc iennes  on t  é té  recouve r tes .  Quand  i l  r eche rche  son  pè re ,  i l  cons -

t a t e  q u e  " c e  n o m  d e  p è r e . . .  e s t  u n  v e s t i g e  d r u n  a u L r e  â g e "  ( l )  ;  q u a n d  i l  e s -

p è r e  r e t r o u v e r  s a  f i l l e  H i l d e g a r d ,  i l  n e  s e  h e u r t e  q u t à  d e s  p o r t e s  c l o s e s  ;

quand  i l  pénè t re  dans  1a  ma ison  d tAnna  Jahn ,  devenue  en t re -Èemps  l a  respec ta -

b le  Madame Duve rnon ,  c fes t  une  é t rangè re  hau ta ine  qu i  l e  sa lue  e t  l e  repousse

auss i t ô t .  Pou r  Leonha r t ,  pous  l es  l i ens  soc iaux  eÈ  fam i l i aux  son t  abo l i s ,  t ou -

tes  l es  a t t aches  de  l r amour  son t  rompues .

D é s o r m a i s ,  i l  e s t  u n  r é p r o u v é .  " N u l l e  p a r t  i l  n r e s t  à  s a  p l a c e  ;

r i e n  n e  l e  l i e  à  r i e n "  ( 2 ) .  I 1  s e n t  e n  o u t r e  q u t i l  n e  p o u r r a  j a m a i s  s e  l i b é r e r

de  I ' i n fam ie  { r i i  pèse  su r  son  nom pa rce  que  tou te  expé r i ence  huma ine  es t  i r r é -

vocab le .  A lo rs  i l  f r anch i t  l e  pas  déc i s i f  de  l a  morÈ  vo lon ta i re ,  ce  np " "

d a n s  I e  m o n d e  d e  l f i r r é v o c a b l e . . . ,  s a n s  r e t o u r  p o s s i b l e "  ( 3 ) .

La  t r i s te  des t i née  de  Leonha r t  Maur i z i us  a  une  vâ leu r  exemp la i re

ca r  e l l e  révè le  t ou tes  l es  imper fec t i ons  de  l a  j us t i ce  huma ine .  Maur i z i us  se

heu r te  à  des  mag is t ra t s  donÈ  l a  va leu r  mora le  n res t  pas  i r r ép rochab le .  Leu rs

dé fau ts  son t  s imp lemen t  d i ss imu lés  sous  l t appa rence  de  l a  d ign i t é  e t  de  l a

g randeu r  que  l eu r  con fè re  l eu r  f onc t . i on .  I 1s  man ien t  impar fa i t emen t  un  d ro i t

impa r fa i t .  Au  te rme  de  p rocès  con fus ,  i l s  p rononcen t  des  sen tences  qu i  son t

sans  commune  mesu re  avec  l es  f au tes  commises .  Les  pe ines ,  un iquemen t  rép ress i -

ves  e t  sans  ca racÈère  fo rma teu r ,  son t  l e  p lus  souven t  pu rgées  dans  des  cond i -

( l )  l u ia . ,  p .

(2 )  lu ia . ,  p .

504

519

524(3 )  l u i d . ,  p .
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t i ons  ma té r i e l 1es  e t  psycho log iques  qu i  en  agg raven t  l a  po r tée .  L r i n ten t i on  de

W a s s e r m a n n  d a n s  L t A f f a i r e  M a u r i z i u s  e s t  d t i m p o s e r  d e s  r e s t r i c t i o n s  à  l r o p t i -

misme à  cour te  vue du  procureur  généra1 eÈ à  son inébran lab le  conv ic t ion  que

l a  j u s t i c e  q u r i l  p r a t i q u e  e s t  c e l l e  " d t u n  p a y s  c i v i l i s é t ' .  L r A l l e m a g n e ,  q u i

f o u r n i t  i c i  l e  c a d r e  d e  1 ' a c t i o n  m a i s  q u i  r e p r é s e n t e  a u s s i  t o u s  l e s  p a y s  e u r o -

p é e n s ,  n e  p o u r r a  p r é t e n d r e  a u  t i t r e ' d t E t a t  c i v i l i s é " ,  a u s s i  l o n g t e m p s  q u e

1 ' h o m m e  y  s e r a  m a l  j u g é  I  e n  e f f e t ,  c ' e s t  l a  q u a l i t é  d u  d r ô i t  q u ' i 1  p r a t i q u e

q u i  d é t e r m i n e  1 a  v a l e u r  d ' u n  p e u p l e ' : " L r e x c e l l e n c e  d ' u n e  n a t i o n  e s t  p r o p o r t i o n -

n é e  à  1 ' e x c e l l e n c e  d e  s o n  d r o i t "  ( l ) .

On a souvenE considéré les développements de I^ Iassermann colTul te une

i m a g e  à  l a  f o i s  p a r t i e l l e  e t  p a r t i a l e  d e s  p r o b l è m e s  d e  l a  j u s t i c e  e t  d u  d r o i t

L r a u t e u r ,  a f f i r m e - Ë - o n ,  n e  s r i n t é r e s s e  q u t a u  c o n d a m n é  e t  f a i t  p r e u v e  à  s o n

éga rd  d tune  b ienve i l l ance  excess i ve .  On  peu t  é taye r  a i sémen t  une  te l l e  a f f i r -

m a t i o n  à  l t a i d e  d ' a r g u m e n t s  d e  p o i d s ,  t i r é s  d e  n o m b r e u x  r é c i t s  e t  e n  p a r t i c u -

l i e r  d e  L t A f f a i r e  M a u r i z i u s .

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

p a r u t i o n  d u  r o m a n .  L r a r t i c l e  d e  l r u n  d ' e n t r e  e u x  e s t  p a r t i c u l i è r e m e n t  s i g n i -

f i ca t i f  (2 ) .  On y  l i t  que  l {assermann mène son combat  avec  beaucoup de  pass ion

e t  d r h u m a n i t é ,  m a i s  q u t i l  s e  s i t u e  d ' u n e  m a n i è r e  e x c l u s i v e  a u x  c ô t é s  d u  j u s t i -

c iab le ,  sans  jamais  p rononcer  ùn  mot  en  faveur  de  la  soc ié té  humaine  qu i  do i t

pour tan t  se  pro téger  par  l ten t remise  des  1o is .  In lassermann,  Peut -on  l i re  encore t

ne  songe qu 'à  p résenter  1e  procureur  généra1 sous  un  éc la i rage dé favorab le .

Enf in ,  e t .c tesË 1à le  g r ie f  le  p lus  impor tan t ,  i l  ne  procède dans  son roman

que par intêrrogat ionsg à aucun moment i l  ne nous propose une "solut ion au

p r o b l è m e t t .

Not re  op in ion  en  la  mat iè re  es t -beaucoup p lus  nuancée.  En un  cer -

ta in  sens ,  l ta rgumenta t ion  de  Kur t  Mar tens  nres t  pas  dbnuée de  va leur .  I l  y

a  b ien ,  dans  L 'A f fa i re  Maur iz ius ,  une tendance à  exagérer  les  dé fau ts  du  sys-

tème jud ic ia i re .  Ma is  le  fa i t  que l , lassermann doute  des  ver tus  de  la  jus t i ce

n e  s i g n i f i e  p a s  q u t i l  d o u t e  d e  s a  n é c é s s i t é .  D a n s  L a u d i n  e t  l e s  S i e n s ,  i l

( l )  I b i d . r  P .  2 6 5

(2)  Kur t Martens, in Dle Li lerglgr 30, 1927128, p. 54
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s r e s t  p r o n o n c é  p o u r  l a  n é c e s s i t é  d e s  l o i s  h u m a i n e s :  p a r  l a  b o u c h e  m ê m e  d e

Conrad  Lanz  qu i  l es  a  en f re in tes  :

" S i  t o u s  l e s  c i t o y e n s  d e  l r E t a t  o s a i e n t  a g i r  d e  I a  s o r t e . . . . ,

chacun  se ra iÈ  un  Morgan  e t  un  mend ianÈ  à  l a  f o i s ,  l a  vache  se  dévo re ra i t  e l l e -

m ê m e  a u  l i e u  d e  b r o u t e r  d e  l r h e r b e "  ( l ) .

Q u a n t  à  l a  " s o l r r t i o n  a u  p r o b l è m e r r ,  d o n t  I e  c r i t i q u e  d é p l o r e  l t a b s e n -

c e  d a n s  L ' A f f a i r e  M a u r i z i u s ,  e l 1 e  n o u s  e s t  b i e n  p r o p o s é e ,  m a i s  e L l e  n r e s t  p a s

d i rec temen t  pe rcep t i b l e ,  pa rce  que  l ^ l asse rmann  I ' appo r te  à  un  n i veau  d i f f é ren t

d e  c e l u i  a u q u e l  s e  p o s e  1 e  p r o b l è m e .

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

fe rmée  dans  un  sys tème  j ud i c i a i r e  f ondamen ta lemen t  impar fa i t ,  à  f  i n té r i eu r

duque l  i l  es t  va in  de  reche rche r  une  so lu t i on .  11  conv iend ra  donc  de  se  p lace r

à  l r ex té r i eu r  de  ce  sys tème ,  de  fa i re  appe l  à  des  ho rnmes  qu i  l u i  son t  é t range rs

eÈ  don t  1a  va leu r  mora le  i r r ép rochab le  se ra  1e  me i l l eu r  ga ran t  de  l a  réuss i t e .

Seù l s  ces  hommes  qu i ,  pou r  rep rend re  l r exp ress ion  du  ga rd ien  de  p r i son  K laku tsc t
t t pensen t  au t remen t t r ,  e t  son tmora lemen t  régéné rés ,  pou r ron t  i ns tau re r  une  v -d ' r i -

t ab le  j us t i ce .  La  so lu t i on  que  p ropose  I , Jasse rmann  n res t  pas  de  na tu re  t echn i -

que  ou  j u r i d i que ,  ma is  de  na tu re  é th ique .  On  pou r ra  l a  t r ouve r  amb i t i euse  ou

m ê m e  i l l u s o i r e ,  o n  n e  p e u t  n i e r  q u r e l l e  e x i s t e .

Ces personnages lumineux  qu i ,  depu is  Les  Ju i fs  de  Z i rndor f  jusqutà

La t ro is ième Ex is tence de  Joseph Kerkhoven,  luÈten t  pour  fa i re  t r iompher  1a

jus t ice ,  son t  innombrab les .  De ce t te  longue su i te  se  dé tache ne t tement  la

f igure  à- la  fo is  capt ivan te  e t  p rob lémat ique drEtze l  Ar idergas t  en  qu i  on  re -

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

( l )  L a u d i n ,  p .  3 4 2 .
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LE COMBAT POUR LA JUSTICE

Cet te  f i gu re  comp lexe  a  ê tê  ra remen t  pe rçue  dans  sa
s e r m a n n  l u i  a  c o n s a c r é  d e u x  l i v r e s .  D a n s  L r A f f a i r e  M a u r i z i u s ,
p e r s o n n a g e  c e n t r a l  0 u  d u  m o i n s  I e  v é r i t a b l e  m o t e u r  d e  l r a c t i o n
mouvemen t  e t  condu i t  j usqu tà  son  te rme .  Dans  E t "= l_4 rg ! : gg r j ! ,

ne  l a  deux ième  pa r t i e  du  roman ,

t o t a l i t é .  I J a s -

E tze l  es t  l e

q u ' i 1  m e t  e n

sa  f i gu re  domi -

Au  momen t  où  commence  L 'A f fa i re  Maur i z i us ,  E t ze l  v i en t  d ' avo i r  l 6
a n s '  l o r s q u ' i l  r e n c o n t r e  K e r k h o v e n ,  i l  e s t  d a n s  s a  2 l è m e  a n n é e .  c , e s t  d i r e
que  wasse rmann  nous  déc r i t  à  son  p ropos  l a  pé r i ode  tou jou rs  essen t i e l l e  e t
g é n é r a r e m e n t  c r i t i q u e  q u e  c o n s È i t u e  1 e  p a s s a g e  d e  1 ' a d o l e s c e n c e  à  r , â g e  a d u l t e .
M a i s  l r a u t e u r  n e  s e  b o r n e  p a s  à  r ' é t u d e  d e  c e t t e  t r a n c h e  d e  v i e ,  i l  é v o q u e
auss i  l es  années  déc i s i ves  de  l f en fance  qu i  l i v ren t  en  g rande  pa r t i e  l a  c l e f
d e s  ê t r e s .

L e  l e c t e u r  e s t  s o u v e n t  d é r o u t é  p a r  E t z e l .  1 1  a  l r i m p r e s s i o n ,  e n
l i san t  1es  deux  romans,  guê re  personnage sub i t  une métamorphose e t  que re
jeune homme enthous ias te  e t  rayonnant  du  début  n tes t  pas  le  même que ce lu i
que nous  re t rouvons  dans  Ie  l i v re  su ivant .  11  semble  qu t i l  y  a i t  dans  ce t  ê t re
capab le  du  mei l leur  co Inme du p i re  une cassure  in te rne .  Dans L 'A f fa i re  Maur i -
z i u s ,  l r i r n p r e s s i o n  d o m i n a n t e  e s t  c e l l e  d r u n e  p e r s o n n a l i t é  s é d u i s a n t e  s u r  l a
t ê t e  d e  q u i  s t a c c u m u l e n t  l e s  q u a l i t é s  l e s  p l u s  e n v i a b l e s .  M a n i f e s t e m e n t ,  w a s -
sermann a  vou lu  fa i re  de  lu i  un  personnage sédu isant .

E tze l  n tappara î t  Pas ,  dans  I toeuvre  de  l ^ lassermann,  corune une f igure
iso lée '  Nous avons  é té  p réparés  de  longue da te  à  son en t rée  en  scène,  en  par -
t i c u l i e r  d a n s  l e  r o m a n  L a u d i n  e t  l e s  s i e n s  ( 1 9 2 5 ) .  M a r l e n e  L a u d i n ,  f i l l e  d e
l ravocat  do i t  ê t re  cons idérée conrme son précurseur  fémin in

M a r l e n e  a p P a r t i e n t  à  1 t é p o q u e  d e  l r i m m é d i a t  a p r è s - g u e r r e .  E l l e  r e -
présente '  tou t  comme Etze l ,  la  généra t ion  de  ceux  qu i ,  aux  env i rons  de  1920,
ava ien t  f ranch i  le  .cap  de  l tado lescence,  ce t te  I 'nouve l le  jeunesse, ,  q . r "  I , Iasser -
m a n n  s r e s t  a t t a c h é  à  d é c r i r e  e t  q u i  e s t  l e  d é p o s i t a i r e  d e  s e s  e s p é r a n c e s .

Ces jeunes  Sens sont  des  ê t rés  luc idesr  les  épreuves  de  la  guer re
qur i l s  on t  vécues  dans  l ten fance e t  La  précar i té  du  présenÈ ont  fo rgé  leur
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â m e  e t  d e s s i l l é  l e u r s y e u x ,  " l a  g r a v i t é  d e  1 ' é p o q u e  l e u r  p r ê t e  I a  c l a i r v o y a n -

c e "  ( l ) .  I l s  r e m e t t e n t  e n  c a u s e  1 e  m o n d e  c l e s  p è r e s  e t  p a r m i  l e s  a d u l t e s

" i l s  s e  s e n t e n t  e n  e x i l "  ( 2 ) .  L e u r  d é s i r  d r a m é l i o r e r  l e  m o n d e  e s t  s i n c è r e .

D o u é s  d u  s e n s  d u  r é e l ,  i l s  s a v e n t  ê t r e  o b j e c t i f s .  A p t e s  â  é p r o u v e r  d e s  s e n -

t i m e n t s ,  i l s  s o n t  é g a l e m e n t  c a p a b l e s  d e  p e n s e r  e t  d e  r é f l é c h i r .  D a n s c e t t e

é p o q u e  o ù  t o u t  a  c h a n c e l é ,  1 ' a v o c a t  L a u d i n  d o i t  r e c o n n a î t r e  q u e  c ' e s t  l a  j e u -

n e s s e  g u i  n o u s  m o n È r e  t t l e  c h e m i n  d u  f u t u r "  ( 3 ) .

A  m a i n t s  é g a r d s ,  E t z e l  e s t  l e  p r o l o n g e m e n t  d u  p e r s o n n a g e  d e

Mar Iene .  L rau teu r  sou l i gne  exp ressémen t  son  appa r tenance  à  1a  géné ra t i on

d ' a p r è s - g u e r r e  e t  l e  c o n s i d è r e  c o m m e  " u n  r e p r é s e n t a n t r r  ( 4 )  d e  s o n  é p o q u e .

Pou r  I i I .Gh i se l s  ,  E t zeL  e t  ses  semb lab les  po r ten t  en  eux  un  vé r i t ab le  " i nd i -

c a t e u r - d e  d i r e c t i o n  q u i  m o n t r e  I ' a b s o l u  â v e c  I ' i n f a i l l i b i l i t é  d e  l r a i g u i l l e

a i m a n t é e "  ( 5 )  ;  i l s  s o n È  l e s  d é p o s i t a i r e s  d e  ' f  i n s t i n c È  m o r a l  u n i v e r s e l "  ( 5 ) .

Ces  pa ro les  de  Ke rkhoven  fon t  écho  à  ce l l es  de  Waremme qu i  r econna i ssa i t  dé jà

à  E tze l  e t  à  ceux  de  sa  géné raÈ ion  un  sens  a igu  des  imper fec t i ons  de  l  t un i ve rs

e t  une  vo lo r r t é  de  " rend re  l e  monde  heu reux "  (5 ) .  Tous  ceux  qu i  j ugen t  l a  j eu -

nesse  de  l eu r  Ëemps  cons ta ten t  qu te l l e  re fuse  ca tégo r i que rnen t  f  i r r a t i ona l i sme

e t  l e s  e f f u s i o n s  s e n t i m e n t a l e s  d e  s e s  p r é d é c e s s e u r s .  E 1 l e  v o i t  d a n s  I a  " p o l i -

t i q u e  d u  c o e u r " ,  d a n s  l t a p p e l  e x c l u s i f  à  d e s  s e n t i m e n t s  " u s é s  e t  d é l a v é s " ,  u n

anach ron i sme  dange reux .  L resp r i t  nouveau  es t  f a i t  de  "mé thodo log ie " ,  de  "d i s -

c u s s i o n s  i n t e l l e c t u e l l e s "  e t  d e  " p r i s e s  d e  p o s i t i o n "  ( 6 ) .

Pa rn i  t ous  ces  j eunes  gens ,  E tze1  es t  ôe1u i  en  qu i  se  man i fes ten t

au  m ieux  l es  asp i ra t i ons  de  tou t  l e  g roupe .  Dès  son  en fance ,  i l  a  f a i t  p reuve

d 'une  pe rsp i cac i t é  é tonnan te  e t  ses  ques t i ons  péné t ran tes  on t  souven t  désa r -

( l )  L a u d i o ,  p .  3 2 .

( 2 )  IU id . ,  p .  r 25

(3 )  IU id . ,  p .  69

( 4 )  M a u r i z i u s ,  p .  4 8 6

(5 )  Iu ia . ,  p .  4c ,6

( 6 )  I b i d . ,  p .  l 07 .
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ç o n n é  s e s  i n t e r l o c u t e u r s .  " N o u s  n t a v o n s  p a s  a f f a i r e  à  u n  r ê v e u r "  ( l ) ,  d i t

Wasse rmann  qu i  nous  Ie  p résen te ,  ma is  à  un  ê t re  qu i  en  Èou te  c i r cons tance

r e s t e  m a î t r e  d e  s ô i ,  c o m m e  e n  c e  j o u r  o ù  i l  f a i t  1 ' é c ô 1 e  b u i s s o n n i è r e  :  r r l l

s a v a i È  c e  q u ' i l  f a i s a i t . . . ,  i l  a v a i t  l ' h e u r e  d a n s  l a  t ê t e  e t  l a  n o t i o n  d u

t e m p s  a u  b o u t  d e s  d ô i g t s "  ( 2 ) .  S o n  e s p r i t  e s t  m é t h o d i q u e ,  d o u é  d r u n e  a p t i t u d e

p e u  c o m m u n e  à  p e r c e v o i r  l e s  r é a 1 i t é s  e t  à  a n a l y s e r  l e s  s i t u a t i o n s .  L a  p e r s p i -

c a c i t é  d e  d é t e c t i v e  a v e c  l a q u e l l e  i l  s e  r e n s e i g n e  d è s  q u r i l  a  l e s  p r e m i e r s

soupçons  su r  l e  rô1e  j oué  pa r  son  pè re  dans  l t a f f a i r e  Maur i z i us ,  1a  man iè re

d o n t  i l  q u i t t e  l a  m a i s o n  p a t e r n e l l e  e n  a l l i a n t  l a  r u s e  a u  m e n s o n g e ,  d o n t .  i l

i n t e r r o g e  e t  g a g n e  à  s a  c a u s e  I a  g é n é r a l e ,  s a  g r a n d - m è r e ,  s a  v i s i t e  à  P . P .

M a u r i z i u s ,  s o n  d é p a r t  p o u r  B e r l i n ,  s o n  i n s t a l l a t i o n  d a n s  c e t t e  v i l l e ,  l a  r e -

che rche  e t  l a  découve r te  de  l ^ t ra remme,  pu i s  son  t r i omphe  f i na l  su r  ce t  adve rsa i -

re  co r i ace  qu t i l  a  su  manoeuv re r  e t  r édu i re  à  sa  1o i ,  t ous  ces  obs tac les  suc -

cess i f s ,  exac temen t  éva lués  e t  v i c to r i eusemen t  su rmon tés ,  ce t t e  marche  imp la -

cab le  e t  ce t t e  i r r és i s t i b l e  p rog ress ion  ve rs  I e  bu t ,  t ou t  ce la  t émo igne  de

qual i tés qui  sonÈ hors du commun

Ma is ,  dans  son  ascens ion  mé thod ique  ve rs  l a  l um iè re  on  es t  pa r fo i s

ten té  de  ne  vo i r  que  l a  démarche  d rune  i n te l l i gence  ca l cu la t r i ce  e t  dans  E tze l

l u i -même un  ê t re  f r o i d  donÈ  l { asse rmann  reconna î t  que lque  pa r t  qu t i l  é ta i t

" d f u n  s a n g - f ; r o i d  q u i  f r i s a i t  f  i n s e n s i b i l i t é "  ( 3 ) .  A  f o r c e  d e  s e  d é c l a r e r  .

1 ' adve rsa i re  "de  tou t  roman t i sme"  (4 )  e t  de  rép r imer  en  l u i  t ou te  t endance  au

rêve ,  E tze l  ne  nous  g lace - t - i l  pas  ?

Quand on ne  cons idère  que L 'A f fa i re  Maur iz ius ,  on  ne  peut  a f f i rmer

r ien de te1. Etzel  ne nous y apparaît  pas cornme un êLre uniquement doué de

qua l i tés  ra t ionne l les .  Cer tes ,  i1  se  rné f ie  des  i rnpu ls ions  incont rô iab les  de

l ra f fec t i v i té  e t  i l  es t  f ro issé  quand son pro fesseur  lu i  reproche un  jour  "un

excès  de  sent iment "  (5 ) .  11  y 'a  cependant  en  lu i  p lus  que ce t te  ra ison  donE

l 'ar idi té caracÈérise, dans le roman, le monde dê son père et de htaremme-I, t rar-

çhauer .  E tze l  es t  éga lement  doué drun  ins t inc t  in fa i l l i b le  e t  d rune inÈu i t ion

( l )  Iu ia . ,  p .

( 2 )  I b i d . ,  p

( 3 )  I b i d . ,  p .  85 .

(4 )  Ib ia . ,  p .

25 .

25 .

228.

l o7 .(s )  Iu ia . ,  p .
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q u i  l e  g u i d e n t  d è s  l e  d é b u t  v e r s  l a  v é r i t é .  I 1  l u i  s u f f i t  d e  q u e l q u e s

pou r  ressen t i r  ce  qu i  r esÈe  caché  aux  au t res .  Pa r l an t  à  Waremme de  Ia

r é v é l a t i o n  q u ' i l  a  e u e  d e  1 ' a f f a i r e ,  i l  d i t  :

"Dès  l a  p rem iè re  m inu te ,  ce la  n ta  f a i t  aucun  dou te  pou r  mo i  :  ce

e s t  f a u x ,  c e  v e r d i c t  e s t  u n  a s s a s s i n a t  j u r i d i q u e . .  S i  v o u s  m e  d e m a n d e z

j ' a i  a c q u i s  c e t t e  c e r t i t u d e ,  j e  n e  p o u r r a i  v o u s  r é p o n d r e  q u t u n e  c h o s e  :

s a i s  p a s "  ( l ) .

Ce la  se  t r ouve  con f i rmé  dans  l r ana l yse  que  fa i t  J .  Ke rkhoven  du

d e s t i n  a n t é r i e u r  d ' E t z e 1  ( 2 ) .  P a r l a n t  d e  l a  t o u t e  p r e m i è r e  p r i s e  d e  c o n s c i e n c e

d e  1 ' e r ï e u r  j u d i c i a i r e ,  K e r k h o v e n  d i t  q u ' e 1 1 e  " n e  r e 1 è v e  p " "  t " l l " m e n t  d e  1 a

conna issance que de  la  v is ion" .  La  vér i té  s res t  révé lée  à  E tze l  dans  une sor te

d ' i l l umina t ion  souda ine  e t .  non pas  au  te rme d tune démarche in te l lec tue l le .

C ' e s t  l r i n t u i t i o n  4 u i  a  j o u é  u n  r ô l e  d é c i s i f .  E l 1 e  l u i  p e r m e t  a u s s i  d e  p é n é -

t r e r  j u s q u t a u  c o e u r  d e s  ê t r e s ,  e 1 l e  l e  p o u s s e  à  p e r c e r  l e u r s  m y s t è r e s ,  à  d é -

couvr i r  la  s ign i f i ca t ion  de  leur  so l iÈude e t  de  leur  souf f rance z
' "Tout  

homme,  même le  p lus  humbler - le  p lup  ennuyeux ava i t  que lque

c h o s e  d e  s e c r e t  e t  d r i n s o n d a b l e . . . .  C e  q u i  l e  f a i s a i t  r é f l é c h i r  s u r t o u t ,  c r é -

t a i t  l a  s o l i t u d e  d e s  ê t r e s "  ( 3 ) .

Cres t  ce  don de  sympath ie  humaine  qu i  fa i t  de  Iu i ,  par  rappor t  à

son père, un homme nouveau qui peut oeuvrer pour le tr iomphe de la vér iÈé et

d e  l a  j u s t i c e .

A u  r é a l i s m e ,  à  l r e s p r i t  p o s i t i f  e t  r a s s i s  d e  s a  g é n é r a t i o n ,  i l  a l l i e

l a  s û r e t é  d e  l r i n s t i n c t  e È  d e  l r i n t u i t i o n  e t  u n e  s e n s i b i l i t é  a f f i n é e .  C e  s o n t

au tan t  de  marques  d tun  tempérament  hors  du  commun.  A  b ien  des  égards ,  EÈze l

nous  apPara î t  comme un ê t re  à  la  s ta tu re  surhumaine .  Wassermann I 'a  vou lu  te l :

archange puri f icateur,  porteur du lumineux f lambeau de la just ice, urarqué du

s i g n e . d e  l a  v i c t o i r e .  L r a u t e u r  l u i  a  p r ê t é  d e s  d i m e n s i o n s  b i b l i q u e s  ;  t a n t ô t

i l  ass imi le  son combat  à  ce lu i  de  Dav id  cont re  Go l ia th  (4 ) ,  tan tô t  i l  nous  le

présente  comme un va leureux  sa in t  Georges  qu i  par t  pour  te r rasser  le  d ragon (5 ) .

( t )  Iu id . ,  p .  4s3 .

g é n i a l e

données

p rem iè re

v e r d i c t

colrunent

j e  n e  I e

( 2 )  E t z e l ,  p .  3 2 3  s q .  C e  r é s u m é  d e
du roman. I,lassermann a voulu s

( 3 )  M a u r i z i u s ,  p .  4 3 .

( 4 )  E t z e l ,  p .  3 6 5 .

L 'A f fa i re  Maur iz ius  met
r -' e xp l l que r  a lns l  su r  son

en lumière le sens
Personnage

( s )  Iu id . ,  p .  329130 .
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Ains i  se  t r ouven t  dess inés  1es  vé r i t ab les  con tou rs  du  pe rsonnage

e t  l e  s e n s  d e  s o n  e n t r e p r i s e  a p p a r a î t  n e t t e m e n t .  C e t t e  e n t r e p r i s e  e s È  s o l i -

d e m e n t  a n c r é e  d a n s  l a  r é a l i t é ,  m a i s  d e r r i è r e  e l l e  o n  p e r ç o i t  1 a  g r a n d e u r  d u

my the .  Comme Dav id  es t  a rmé  de  sa  f ronde ,  E tze l - ,  dans  sa  fa ib lesse ,  d i spose

d ' a r m e s  i n f a i l l i b l e s ,  d ' u n e  l u c i d i t é  p é n é t r a n t e  q u i ,  s y r n b o l i q r r e m e n t ,  c o n t r a s t e

a v e c  1 a  m y o p i e  d e  s e s  y e u x ,  d t u n e  d é t e r r n i n a t i o n  f a r o u c h e  e t  d r u n  e n t h o u s i a s m e

i r r é s i s t i b l e .  | l a i s  a v a n t  t o u t  c t e s t  1 ' a m o u r  d e  1 a  j u s t i c e  e t  d e  l a  v é r i t é  q u i

a l i m e n t e  s e s  a c t i o n s  e È  l u i  d o n n e  1 ' é n e r g i e  n é c e s s a i r e .  C ' e s t  E t z e l  q u i ,  d a n s

L t A f  f a i r e  l ' l a u r i z i u s ,  t r o u v e  l e s  a c c e n t s  1 e s  p l u s  p a t h é t i q u e . s  p o u r  p a r l e r  d e  1 a

j u s t i c e .  C ' e s t  d e  s a  b o u c h e  q u e  t o m b e n t  c e s  f o r m u l e s  q u i  r é s u m e n t  l a  p e n s é e

d e  l r a u t e u r  :

" L "  j u s t i c e  e s t  l e  c o e u r  p a l p i t a n t  d u  m o n d e ' r  ( l ) ,  o u  e n c o r e  :  " L a
j u s t i c e  e s t  p a r e i l l e  à  u n  e n f a n t e m e n t ,  I t i n j u s t i c e  e s t  s e m b l a b l e  à  l a  m o r t "  ( 2 )

P o u r  E t z e l ,  c o m m e  p o u r  h l a s s e r m a n n ,  c t e s t  d a n s  1 a  j u s t i c e  q u e  s t a c -

comp l i t  l e  sens  du  monde ,  e l I e  seu le  peu t  l u i  donne r  un  v i sage  ha rmon ieux .

Ce t te  v i s i on  de  l a  j us t i ce ,  sou rce  de  v ie ,  mère  de  l t un i ve rs ,  donne  au  roman

une  tou rnu re  ph i l osoph ique  que  ce r ta ins  commen ta teu rs  comme F .  Mar t i n i  on t

c l a i r e m e n t  m i s  e n  l u m i è r e  ( 3 ) .  D a n s  L t A f f a i r e  M a u r i z i u s ,  F .  M a r t i n i  v o i t  u n

comba t  aux  d imens ions  cosm iques  en t re  l es  f o r ces  du  6 ien  e t  1es  fo r ces  du  ma l ,

une  ré inca rna t i on  du  my the  de  " l r en fan t ,  d i v i n  rédempteu r "  (4 ) .

E tze I  es t  b i en  une  f i gu re  ho rs  des  no rmes  o rd ina i res .  On  sa i t  que

s a  t a i l l e  e s t  p r e s q u e  e e 1 l e  d ' u n  n a i n  e t  q u t i l  n t a  a u c u n e  e x p é r i e n c e  d u  m o n d e ,

ma is  i l  b rand i t  l e  g la i ve  de  l a  j us t i ce  eÈ  de  l a  vé r i t é ,  ce  qu i  l u i  pe rme t  de

t r i ompher  âe  l , l a remme,  l e  mons t re  qu i  j usque - Ià  a  réuss i  à  soumet t re  t ous  ceux

qu i  1 ' app rocha ien t .  S i  Dav id  es t  l e  symbo le  de  l a  f a i b l esse  phys ique  secondée

pa r  l a  pu i ssance  d i v i ne ,  E tze l  es t  l e  symbo le  de  l a  f a i b l esse  humà ine  sou tenue

p a r  l a  p u i s s a n c e  d e s  v a l e u r s  s u p é r i e u r e s r  p â r  1 a  j u s t i c e  e t  p a r  l a  v é r i t é .

( l )  Mau r i z i us ,  p .  365 .

(2 )  Lb id . ,  p .  335 .

(3 )  F .  Mar t i n i ,  Pos t face  à  Der  Fa l l  Maur i z ius ,

(4 )  l b i d . ,  p .  564 .

éd.  Rût ten  u .  Loen ing
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C e r t a i n s  c r i t i q u e s  r e t i e n n e n E  e s s e n t i e l l e m e n t  c e t  a s p e c t  d u  p e r s o n n a g e  ( l ) ,

t a n d i s  q u e  d f a u t r e s  l e  p a s s e n t ,  à  t o r t ,  p r e s q u e  e n Ë i è r e m e n t  s o u s  s i l e n c e  ( 2 >

e t  f o n t  d e  l u i  u n  ê È r e  t o t a l e m e n t  n é g a t i f ,  u n  m e s s a g e r  d u  n é a n t .  L t e x i s t e n c e

même d t i n te rp ré ta t i ons  auss i  con t rad i c to i res  p rouve  que  nous  so t rmes  en  p résen -

ce  d 'une  f i gu re  ém inemmen t  p rob léma t i que .

Sans  aucun  dou te  ,  E t ze |  a  ê tê  conçu  comme une  pe rsonna l i t é  l um i -

n e u s e  c h a r g é e  d e  r é a l i s e r  l r e s p é r a n c e  d ' u n e  r é g é n é r a t i o n  d u  m o n d e  p a r  l e  r a y o n -

n e m e n t  i r r é s i s t i b l e  d e  1 ' e n f a n c e  e t  d e  1 ' a d o l e s c e n c e .  A  l a  s u i t e  d e  G a s p a r d

Hause r  e t  de  Laud in  e t  l es  S iens ,  L rA f fa i re  I ' l au r i z i us  t émo i l ne  de  1a  conv i c -

t i on  de  l ^ l asse rmann  que  1a  nouve l l e  géné ra t i on  es t  capab le  de  po r te r  remède  aux

éga remen ts  de  ses  pè res .  Le  pe rsonnage  d 'E tze l  Ande rgas t  es t  donc  l i é  à  une

v i s i on  géné ra1e  de  l a  j eunesse  dans  l e  cad re  de  l aque l l e  i l  conv ien t  de  1e

rep lace r  pou r  l e  comprend re  dans  sa  to tâ l i t é .

A  p a r t i r  d e s  a n n é e s  1 9 2 8 / 1 9 2 9 , 1 a  s o l l i c i t u d e  d o n t  l r a u t e u r  a  t o u -

j o u r s  f a i t  p r e u v e  à  1 r é g a r d  d e  l a  j e u n e s s e  n ) a  c e s s é  d e  s e  r e n f o r c e r .  C ' e s t  à

cet te époque que I ' lassermann est  devenu une sor te de guide pour une générat ion

a u x  a b o i s r q u ' i I  a  r n u l t i p l i é  l e s  a u d i e n c e s  e t  l e s  l e t t r e s . e n  r é p o n s e  à  u n  c o u r -

r i e r  t ou jou rs  p lus  abondan t r l es  l ec i - -u res  pub l i queS ,  l es  con fé rences .Dans  son

appe l  Rede  an  d ie  Jugend  ûbe r  das  Leben  im  Ge is te ,  i l  a  m is  c l a i r e rnen t  en  év i -

dence  son  rô le  de  gu ide  sp i r i t ue l  :

" J e  r e ç o i s ,  d i t - i l ,  d e s  m i l l i e r s  e t  d e s  m i l l i e r s  d e  l e t t r e s  d a n s

lesque l l es  1es  j eunes  gens  fon t  de  mo i  I e  con f i den t  de  l eu rs  l u t t es  e t  de  l eu rs

d é f a i t e s  e t  m r e x p o s e n t  l e u r  s i t u a t i o n  s a n s  e s p o i r ,  l e u r  t o t a l  d é s a r r o i "  ( 3 ) .

Ce  d i scou rs  eË  p lus ieu rs  réc i t s  au tob iog raph iques  réun i s  dans  I t ouv rage  pos -

thume Tagebuch aus dem l { inkel  t raduisent  les soucis constants qur  inspi rent

à  Wasse rmann  tous  ceux  qu i  se  con f i en t  à  l u i .

( l )  C r e s t  l e  c a s  d e  t r J .  V o e g e l i  o u  d e  F r i t z  M a r t i n i .  L r a n a l y s e  d e  F .  M a r t i n i ,
c i tée  p lus  haut ,  por te  sur  L rAf fâ i re  Maur iz ius ,  ce  qu i  exp l ique que le
p e r s o n n a g e  d r E t z e l  s o i t  i n t e r p r é t é  d a n s  u n  s e n s  p o s i t i f .  F .  M a r t i n i  s i -
gnale cependant qutEtzel ne reste pas égal à lui-même dans le roman sui-
vant .

(2 )  Vo i r  par  exemple  1 '
C r i s e  d e  1 ' E s p r i t ,
Maur iz ius For ever,
R û t t e n  u . Loen ing .

in te rpré ta t ion  de  M.  Boucher  Le  Roman a l lemand e t  la
P . U . F .  1 9 6 1 ,  o u  e n c o r e  l r i n t e r p r é t a t i o n  d e  H .  M i l l e r ,

in J.  t r Iassermann Joseph Kerkhovens dr i t te Existenz,

p .  1 8 .(3 )  Rede an  d ie  Jugend,
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D a n s  I e  p e t i t  e s s a i  D r e i  T a g e  i n  B e r l i n  d e  1 9 3 1 ,  i l  l o u e  1 e  n o b l e

dés in té ressemen t  des  j eunes  qu i  r enoncen t  vo lon t i e r s  à  ce  que  l a  géné ra t i on

p r é c é d e n t e  t e n a i t  p o u r  e s s e n t i e l r  l r a r g e n t r  l a  c a r r i è r e ;  i l  v o i t  e n  e u x  " u n e

m e r v e i l l e u s e  r é s e r v e "  ( l ) ,  u n  " t r é s o i  d e  v o l o n t é  e t  d e  f o r c e  e n c o r e  i n u t i l i -

s é e s "  ( I ) .  D a n s  u n  a u t r e  t e x t e ,  i n t i t u l é  E i n  R e p r â s e n t a n t ,  i 1  f a i t  I e  p o r t r a i t

d ' u n  d e s  e n f a n t s  d e  1 t . é p o q u e .  C e  j e u n e  a  c o n n u  1 t à i s a n c e  m a t é r i e l l e  a u  s e i n

d t u n e  f a m i l l e  q u i  s r e s t  e n r i c h i e  " d a n s  c e s  a n n ê e s  d ' a p r è s - g u e r r e  q u i  a v a i e n t

1 ' a p p a r e n c e  d e  l ' o p u l e n c e "  ( 2 ) .  I 1  a  é t é  é l e v é  s a n s  a m o u r  p a r  u n  p è r e  q u i ,  a u

t e m p s  d e  l t i n f l a t i o n ,  n e  s o n g e a i t  q u ' à  s a c r i f i e r  a u  v e a u  d ' o r .  P u i s  l a  c r i s e

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

I 1  s t e s t  s e n t i  g u e t t é  p a r  " l e  g o u f f r e  d u  n é a n t "  ( 3 ) .  M a i s ,  e t  c r e s t  1 à  1 e  p l u s

g rand  rno t i f  d ' émerve i l l emen t  de  1 ' au teu r ,  ce  j eune  ga rçon  n 'a  pas  succombé  à

l r a t t r a i t  d u  v i d e .  I 1  a  p r i s  c o n s c i e n c e  d e  c e  q u e ,  u n e  f o i s  d i s p e r s é e s  l e s

r i c h e s s e s  m a t é r i e l l e s ,  " i l  l u i  r e s t a i t  1 e  b i e n  e s s e n t i e l ,  1 e  b i e n  s a c r é ,  i r r e m -

p laçab le  :  l e  coeu r  v i van t "  ( 4 ) .  Wasse rmann  reconna î t  en  l u i  " un  êËre  au then -

t i q u e "  ( 4 ) .

D a n s  l e  d i s c o u r s  à  l a  j e u n e s s e ,  i l  s ' e f f o r c e  d e  t r o u v e r  p o u r  t o u s

ces jeunes gens qui  v iennenÈ à lu i  un dénominateur  conmun et  ce dénominateur

e s t  t r è s  n e t t e m e n t  p o s i t i f .  C h e z  t o u s  i l  v e u t  c o n s t a t e r  " u n  a f f i n e m e n t  d e  l a

c o n s c i e n c e ,  u n e  a u g m e n t a t i o n  d u  s e n s  d e  l a  r e s p o n s a b i l i t é "  ( 5 ) .  T o u t  s e  p a s s e '

d i t - i l ,  c o m m e  s i  1 ' a f f a i b l i s s e m e n t  o u  m ê m e  l a  d i s p a r i t i o n  t o t a l e  d u  s e n t i m e n t

re l i g i eux  s ré ta ien t  t r ouvés  compensés  pa r  un  ra f f e rm issemen t  du  sens  mora l .

U n e  s o r t e  d e  t r a n s f e r t  s r e s t  o p é r é ,  1 t é n e r g i e  q u e  1 ' h o m m e  d i s p e n s a i t  j a d i s

d a n s  l e  c a d r e  d e  l a  r e l i g i o n r  l e s  j e u n e s  d ' a u j o u r d ' h u i  1 ' e m p l o i e n t  à  r é f l é c h i r

aux problèmes moraux.

T e l s  s o n t  1 e s ' a s p e c t s  p o s i t i f s  d e  c e t t e

e t  les  mér i tes  se  t rouvà ien t  dé jà  rassemblés ,  dans

la  tê te  d rEtze l  AndergasÈ.  I ta is  dans  ces  années 30 ,

j e u n e s s e  d o n t  l e s  q u a l i t é s

L r A f f a i r e  M a u r i z i u s ,  s u r

l a  v i s i o n  n r e s t  p l u s  c h e z

( l )  Tagebuch aus dem ), tr inkel,  p

( 2 )  l b i a . ,  p .  1 6 3  .

( 3 )  I b i d . r  p .

r48 .

(4 )  Iu ia .  ,  p .

1 6 5  .

1 6 8  .

(5 )  Rede an  d ie  Jugend,  p .  19
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I , I a s s e r m a n n  e x e m p t e  d e  z o n e s  d r o m b r e .  C e r t e s ,  l r a u t e u r  p e r ç o i t  1 e s  r e s s o u r c e s

d e  c e t t e  n o u v e l l e  g é n é r a t i o n ,  m a i s  p a r a l 1 è l e m e n t  i 1  v o i t  a u s s i  l e s  m e n a c e s

qu i  pèsen t  su r  e l1e  dans  1 'un i ve rs  a l l emand  e t  qu i  ne  son t  pas  mo ins  impor -

t a n t e s .

C e t  u n i v e r s  a 1 1 e m a n d ,  c f e s t  c e 1 u i ,  t r a g i q u e  e t  d é s e s p é r é ,  d e  1 a

c r i s e  é c o n o r n i q u e , ,  e t  d u  c h a o s  p o l i t i q u e .  L a  j e u n e s s e  ï . t e s t  p a s  é p a r g n é e

d a n s  c e  m o n d e  d o n t - l e s  b a s e s  c è d e n t  p o u r  1 a  d e u x i è m e  f o i s  e n  I ' e s p a c e  d t u n e

d é c e n n i e .  C t e s t  p o u r q u o i  l t e s p o i r  s e  d o u b l e  s o u v e n t ,  d a n s  1 e s  m ê m e s  t e x t e s ,

d t u n e  s o m b r e  a p p r é h e n s i o n .  S a n s  c e s s e  r e v i e n n n e n t  s o u s  l a  p l u m e  d e  l r a u t e u r

d e s  e x p r e s s i o n s  q u i  t r a d u i s e n t  u n e  s i t u a t i o n  d é s e s p é r é e .  I c i  o n  a p p r e n d  q u e

l e s  j e u n e s  d o u t e n t  p o u r  l a  p l u p a r t  d e  l a  " p o s s i b i l i t é  d t e x i s È e r "  ( l )  ;  a i 1 -

l e u r s  a p p a r a i s s e n t  l a  p r é c a r i t é  d u  p r é s e n t  e t  f  i n c e r t i t u d e  d e  1 ' a v e n i r  p o u r

ce t te  " j eunesse  a l l emande  t rag iquemen t  menacée"  (2 )  qu i  "manque  d tespace  v i t a l

dans  son  p rop re  pays  e t  . .  .  pou l  l aque11e  dema in  i 1  n ry  au ra  peu t -ê t re  p lus

d e  p a i n "  ( 3 ) .  L a  j e u n e s s e  v i e n n o i s e  e s t ,  e l l e  a u s s i ,  " p l a c é e  s u r  u n e  p l a n c h e

a u - d e s s u s  d e  l t a b î m e "  ( 4 ) .  L a  c r i s e  e s t  g é n é r a l e ,  e l l e  n t é p a r g n e  p a s  p l u s  l a

v ie i l l e  cap i t a l e  au t r i ch ienne  r roù  l e  p r i n temps  vous  ouv re  ses  b ras  avec  p lus

d e  s é d u c t i o n  q u e  p a r t o u t  a i l l e u r s "  ( 5 ) ,  q u e  I e  N o r c l  " p l u s  d u r  e t  p l u s  d é p o u i l -

1 é "  ( 5 ) .

L e s  r é p e r c u s s i o n s  m o r a l e s  d e  c e t t e  d é t r e s s e  m a t é r i e l l e  s o n t  i n é -

v i t ab les  e t  p ro fondes  comme le  cons ta te  l i asse rmann  dans  son  d i scou rs  de  1932  z

"R ien  qu ten  A l l emagne ,  i l  y  a  acEue l l emen t  env i ron  s i x  m i l l i ons  de  j eunes  gens

sans  aucun  fondemen t  so l i de  pou r  l eu r  v i e ,  comprenez  mo i  b ien ,  i e  ne  pa r l e  pas

1 à  d e  c h ô m e u r s ,  j e  p a r l e  d e  d é s e s p é r é s "  ( 6 ) .  C ' e s t  u n  d é s e s p o i r  c o m p l e t  d e

( l )  I b i d . ,  P .  147

(2 )  I b i d . ,  P r43

( 3 )  I b i d . ,  p .  r s3 /54 .

(4 )  Iu id .  ,  p . 144 .

145  .(5 )  lu ia . ,  p .

Rede an d ie  Jugend,  p .  lO.Dans le  même tex te ,  Wassermann dËcr i t  a ins i  la

f f i e A 1 1 e r n a n d : ' ' H i n t e r i h m d e r K r i e g , v o r i h m d e r s o z i a l e
Untergang, Links zerrtdei  Komrnunist  an ihm, rechts der Nat ional ist ,  um
und um ke ine  Spur  von Red l ichke i t  und Vernunf t . ,  in  ihm se lber  a l le  gu ten
Ins t ink te  in  den HaB abgebogenr r .

(6 )
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1 t â r n e  e t  d e  l ' e s p r i t  ;  l a  j e u n e s s e  e s t  p r o j e t é e  d a n s  u n  u n i v e r s  q u i  n e  1 u i

o f f r e  q u e  l e  s p e c t a c l e  d u  d é c l i n .  E n  p o l i t i q u e ,  e l 1 e  n ' a  a u c u n  r e p è r e ,  s i  c e

n r e s t  l e s  m o u v e m e n t s  e x t r é m i s t e s .  D a n s  l e  d o m a i n e  m o r a l ,  e l l e  n e  p e r ç o i t  n u l 1 e

t race  d 'honnâ te té  n i  de  ra i son ,  l a  ha ine  amb ian te  opè re  son  a t t r ac t i on  e t  me-

n a c e  d e  m o b i l i s e r  t o u t e s  l e s  f o r c e s  v i v e s .  L t a b s e n c e  d e  r e l a t i o n  a v e c  l e  r e s t e

du  co rps  soc ia l  f avo r i se  1e  déve loppemenË d 'un  i nd i v i dua l i sme  fo rcené  qu i  dé -

g é n è r e  e n  r a d i c a l i s m e  e t  e n  f a n a t i s m e .  F a c e  a u  s p e c t a c l e  d é b i l i t a n t  d u  c h a o s ,

f  imag ina t i on  supp lée  aux  i nsu f f i sances  du  monde  e t  engend re  i l es  sys tèmes  de

pensée  démesur6s  qu i  p roposen t  des  so lu t i ons  rad i ca les  e t  no rg t rueuses .  Tou tes

l e s  t t p a s s i o n s  a r r o g a n t e s t t  ( l )  s e  d o n n e n t  l i b r e  c o u r s r  l e  r e s p e c t  d e  l r h o m m e  e t

d e s  v a l e u r s  s p i r i t u e l l e s  d i s p a r a î t  a u  p r o f i t  d t u n e  d i v i n i s a t i o n  d e  l r E t a t  q u i

remp lace  l es  anc iens  d ieux  qu ton  a  aba t tus .

On  mesu re  à  que l  po in t  ceË te  v i s i on  de  1a  j eunesse  es t  con t rad i c -

géné ra t i on  d rE tze l  Ande rgas t  es t  à  l a  f o i s  f o r t e  e t  t r ag iquemen t

p r i vée  de  ce  "pa in  quo t i d i en " ,  d "  ce  "pà in  de  1 'âme"  (2 )  sans  1eque l

va à  la  dér ive  (3 )

( l )  i b i d . ,  p .  4 0 ,

(2 )  Tagebuch aus  dem !ù inke l ,  p .  145,

(3 )  Ces  évocat ions  mér i tôn t  d 'ê t re  sou l ignées  en  ra ison de  leur  exac t i tude
h is to r ique.  La  pér iode de  la  Répub l ique de  l . le imar  représente  en  e f fe t
pour  1a  jeunesse a l lemande une phase c r i t ique  de  son h is tô i re .
Le début du siècle avait  connu un renouveau du mouvement de jeunesse avec
1es Oiseaux  migra teurs  ( Iùandervôge l ) ,  assoc ia t ion  qu i  se  préoccupa i t  re -
1 a t i @ t i q u e . L à [ u e r r e e t 1 a r é v o 1 u t i o n p 1 a c è r e n t e n s u i t e
l a  j e u n e s s e  d e v a n t  d ' i n é v i t a b l e s  c h o i x  p o l i t i q u e s .  A  p a r t i r  d e  1 9 2 0 ,  l e s
membres  des  l , landervôge l  se  d iv isèren t  en  assoc ia t ions  mul t ip les ,  a l lan t
de 1r extrêmelâIoi te àTr extrême-gauche. Les nazis furent les grands béné-
f i c i a i r e s  d e  c e t t e  d i v i s i o n  e t  d e  c e t t e  r a d i c a l i s a t i o n  d e  l a  j e u n e s s e .
En 1932,  la  H i t lq r -Jugend compta i t  l0B OOO membres  e t  on  es t ime qu 'une
la rge  major iE-dê i -E tuEîânts  e t  des  lycéens  é ta i t  a lo rs  acqu ise  à  1 'h i t -
1ér isme.  Beaucoup dr in te l lec tue ls  dénoncèrent  comme h lassermann.  ce t  é ta t
de  fa i t .  A ins i ,  la  Neue Rundschaudans laque l le  fu t  pub l ié  le  tex te  de
Wassermann,  Rede an  d iè  i tudent ische Jugend i iber  das  Leben im Geis te .  Zum
G o e t h e t a g  1 9 3 2 ,  é d i t a  e n  l r e s p a c e  d e  q u e l q u e s  m o i s  p l u s i e u r s  a r t i c l e s
co"sag;E;-E-l ;  s i tuat ion Ce la jeunesse tentée par la propagande nazie,
par  exemple  ce lu i  de  Erns t  Rober t  Cur t ius ,  D ie  Un ivers i tâÈ a ls  Idee und
E r f a h r u n g  ( D i e  N e u e  R u n d s c h a u  4 3  ( 1 9 3 2 )  l ,  p .  1 4 5 - 1 6 7 ) .  O n  p e n s e  a u s s i  à
TTappet ae ,  dt
l 7  o c t o b r e  1 9 3 0 .
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Le  pe rsonnage  d tE tze l  Ande rgas t  ne  peu t  va lab lemen t  s ' exp l i que r

en  deho rs  de  ce t te  ana l yse  géné ra le .  La  p rem iè re  impresê ion  -ma is  non  pas  l a

s e u l e -  q u e  n o u s  a v o n d  d r E t z e l  d a n s  L ' A f f â i r e  M a u r i z i u s  e s t  c e l l e  d ' u n e  n o b l e

g randeu r .  A  t r ave rs  I u i ,  Wasse rmann  exp r i ne  l t espé rance  née  au  l endema in  de

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

nouveau  e t  l a  p romesse  du  sa lu t .  Wasse rmann  fa i r  con f i ance  à  Mar lene  Laud in ,

pu i s  à  E tze l  qu i  t ous  deux  veu len t  p ropose r  une  a l t e rna t i ve  au  monde  de  l eu r

p è r e .  C e s  d e u x  f i g u r e s  p o r t e n t  l a  m a r q u e  d e  s o n  o p t i m i s m e  p a s s a g e r .

M a i s  e n t r e  1 ' a n n é e  1 9 2 8  o ù  p a r a î t  L f A f f a i r e  M a u r i z i u s  e t  l r a n n é e

l 9 3 l  o ù  e s t  p u b l i é  l e  r o m a n  E t z e l  A n d e r g a s t  q u i  e n  c o n s t i t u e  l a  s u i t e ,  s t a m o r -

c e  l e  r e È o u r  d e  l f A l l e m a g n e  a u  c h a o s .  1 9 2 8 ,  c r e s t  1 ' a p o g é e  d e s  " a n n é e s  S t r e -

s e m a n n " ,  c r e s t - à - d i r e  l t a p o g é e  d r u n e  é p o q u e  d e  r e l a t i v e  h a r m o n i e  ;  e n  I 9 3 l

p a r  c o n t r e ,  t o u t  e s t  d é j à  c o m p r o m i s .  E n t r e  c e s  d e u x  d a t e s  1 e  p e r s o n n a g e  d ' E t z e l

a  sub i  1e  con t recoup  de  ce t te  t r ans fo rma t i on  de  I ' un i ve rs  a l l emand .  L ' image

i n i t i a l e  q u i  s e m b l a i t  i d é a l e  n ' a  p a s  r é s i s t é  à  I a  d é g r a d a t i o n  d e  1 ' é t a t  d ' e s -

p r i t  d e l l t a u t e u r .  C t e s t  u n e  d e s  r a i s o n s  p o u r  l e s q u e l l e s ,  d a n s  l e  l i v r e  q u i

po r te  son  nom,  E tze l  s tache r i i ne  i r r és i s t i b l emen t  ve rs  sa  chu te .

11 réappara î t  p r isonn ier  du  chaos  e t  à  aucun moment  i l  ne  parv ien t

l i b é r e r .  L a  g r â c e  a c c o r d é e  à  M a u r i z i u s  l u i  a  l a i s s é  1 e  s e n t i m e n t  d ' u n

dont  Kerkhoven ana lyse  les  répercuss ions  psycho log iques .

E t z e l ,  c h e z  q u i  l e  s e n s  d e  l r a b s o l u  é t a i t  a i g u i s é  à  1 ' e x t r ê m e ,

ê ta i t  p rédes t i né  à  ressen t i r  comme un  ou t rage  1e  re fus  de  réhab i l i t e r  Maur i z i us

I 1  a  f a i t  1 ' e x p é r i ô n c e  d e  l a  f r a g i l i t é  d e  l a  j u s t i c e  q u ' i l  c o n s i d é r a i t  c o m m e

le  suppo r t  de  1 ' un i ve rs .  Ke rkhoven  ne  s ' é tonne  donc  pas  de  son  "e f f ond remen t

s p i r i t u e l "  ( l )  q u i  1 t a  l a i s s é  a m e r ,  v i e i l l i  a v a n t  1 t â g e ,  c o m m e  c e l u i  q u i  a

d é c h i f f r é  l e s  d e r n i e r s  m y s t è r e s .  P o u r  l u i ,  l e  m o n d e  t ' d t e s t  r e n v e r s é ,  t o u t  l e

s e n s  d e  l a  v i e  s r e s t  i n v e r s é  e n  n o n - s e n s "  ( 2 ) .  Q u a n d  s o n  c h e m i n  c r o i s e  c e l u i

de  Ke rkhoven ,  i 1  se  demande  commen t  redonne r  une  s ign i f i ca t i on  à  son  ex i s tence .

Avec  l a  g râce  de  Maur i z i us ,  i l  a  vécu  un  e f f ond remen t  de  l r un iùe rs  qu i  es t  de

m ê m e  n a t u r e  q u e  c e l u i  a u q u e l  a  a s s i s t é  l a  j e u n e s s e  a l l e m a n d e  à  p a r t i t  d e  1 9 2 9 .

Comme e l l e ,  i l  n fa  auEour  de  l u i  que  l e  spec tac le  du  v ide ,  ce  qu i  dé te rm ine

de  semb lab les  cons i l quences  psycho log iques  e t  mora les .

( l )  E t z e l ,  p 329 .

à  
" i . o

échec

(2 )  I b id .  ,  p .  327  ,
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O n  a s s i s t . e  à  l a  r u i n e  d e  t o u t e s  l e s  v a l e u r s  a u x q u e l l e s  i l  s e  r é f é -

r a i t  j a d i s .  L ' i d é e  d e  j u s t i c e  q u i  é t a i t  l a  s o u r c e  v i v e  o ù  i I  s ' a l i m e n t a i t T

es t  devenue  une  no t i on  vague  que  l t i n tù i t i on  e t  1e  coeu r  desséchés  ne  Pe r -

m e t t e n t  p l u s  d ' a p p r é h e n d e r  d i r e c t e m e n t  e t  q u e  1 ' e s p r i t  e s t  i n c a p a b l - e  d e  d é f i -

n i r  i  c r e s t  d é s o r m a i s  u n  c o n c e p t  s t é r i l e ,  o b j e t  d e  s p é c u l a t i o n s  a b s t r a i t e s

d o n t  o n  n e  p e u t  p l u s  d e s s i n e r  l e s  c o n t o u r s .  L f a m o u r  d e  1 a  j u s t i c e  a  f a i t  p l â c e

à  une  dange reuse  monoman ie  qu i  se  man i fes te  sous  fo rme  d tôbsess ions ,  de  c ra in -

t e s  e t  d e  s c r u p u l e s  p a r a l y s a n t s .  A l o r s  q u e  d a n s  L ' A f f a i r e  M a u r i z i u s  c e t  a m o u r

poussa i t  ELzeL  en  avan t ,  ma in tenan t  i l  l e  rend  hés i t an t ,  i neapab le  de  p rend re

ses  responsab i l i t és  e t  de  pou rsu i v re  avec  dé te rm ina t i on  dans  une  vo ie  donnée .

P o u r  c e  q u i  e s t  d e  1 a  v i e  a f f e c t i v e ,  i 1  n e  r e s t e  p l u s  c h e z  l ' a d o -

l escenÈ  pass ionné  de  j ad i s  qu run  i n te l l ec tua l i sme  f ro id  don t  Mar ie  Be rgmann ,

u n  a u t r e  p e r s o n n a g e ,  d o n n e  I t e x p l i c a t i o n .  I 1  s e m b l e ,  a f f i r m e - t - e l l e ,  q u t E t z e l

d é p e n s e  t e l l e m e n t  d ' é n e r g i e  à  d é f i n i r  l a  n o t i o n  d e  j u s t i c e  q u e  s o n  ê t r e  s e

t r o u v e  v i d é  d e  t o u t e  s a  s u b s t a n c e  i n t i m e .  E n  l u i  s r e s t  p r o d u i t e  l a  d i s s o c i a -

t i o n  f a t a l e  e n t r e  l e  c o e u r . e t  l t e s p r i t ' q u i : s t e s t  d é c l a r é  a u t o n o m e .  1 1  a f f i r m e

ma in tenan t  sans  ambages  qu t i l  conv ien t  de  s t impose r  une  t t r es t r i c t i on  des  sen -

t i m e n t s "  ( l ) .  A  p a r t i r  d e  1 à ,  l e  m a l  o p è r e  s o n  o e u v r e  i r r é p a r a b l e  ;  p r i v é  d e

la  f o r ce  du  coeu r ,  E t ze l  en  a r r i ve  v i t e  à  une  su res t ima t i on  de  son  p rop re  mo i

e Ë  a u  m é p r i s  d e  l t h o m m e .  E n  l u i ,  d i s p a r a î t  t o u t e  f o r m e  d e  r e s p e c t ,  s a  m é f i a n c e

i l l im i t ée  à  l r éga rd  de  tou t  e t  de  t ous  l e  f a i t  sombre r  dans  une  a t t i t ude  de

r e f u s  e x a s p é r é .  1 1  e s t  d é s o r m a i s  c o n d a m n é  à  l a  s o l i t u d e  e t  à  1 ' e r r a n c e .

C r e s t  d a n s  c e t  é t a t  d e  d é p r e s s i o n  q u r i l  f a i t  l a  c o n n a i s s a n c e  d u

médec in  Joseph  Ke rkhoven ,  pe rsonna l i t é  quas i  mag ique  qu i  exe rce  su r  l u i  une

a t t r a c t i o n  i r r é s i s t i b l e .  L r h i s t o i r e  d e s  d e u x  h o m m e s r .  q u i  e s t  c e l l e  d e s  r e l a -

t i ons  du  ma î t re  e t  du  d i sc ip le ,  donne  l a  mesu re  des  ravages  accomp l i s  dans

1 tâme  d 'E tze ! .  Une  des  p lus  be l l es  pages  du  l i v re  es t  consac rée  à  1 ' ana l yse

de  ces  re la t i ons  (2 )  .  Exze l  se  p r i i sen te  à  Ke rkhoven  dans  un  é ta t  de  dénuemen t

sp i r i t ue l comp le t .  Comme la  j eunesse  a l l emande  don t  i l  es t  l e  rep résen tan t ,  i l

a  j o u i  d t u n e  l i b e r t é  t o t a l e ,  m a i s  c e t t e  l i b e r t é  n r e s t  p a s  1 e  s i g n e  d ' u n e

r é e l 1 e  é m a n c i p a t i o n  d e  1 t ê t r e ,  e l l e  n r e s t . q u e  l a  m a r q u e  d e  l a  d i s p a r i t i o n  d e

( l )  Iu ia . ,  p .

( 2 )  I b i d .  r  p .

376 .

50s I 506 .
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t o u s  l e s  l i e n s  a n c i e n s .  A u  f o n d  d e ' l u i - m ê m e  E t z e l  h a i t  c e t t e  i n d é p e n d a n c e  q u i

f a i t  d e  l u i  u n  ê t r e  à  1 a  d é r i v e .  S o n  â m e  e s t  p a r e i l l e  à  c e l l e  d e  l a  j e u n e s s e

a l l e m a n d e ,  u n e  â m e  t t s a n s  m a î t r e t t  q u i ,  i n c o n s ô i e m m e n t ,  a s p i r e  t t à ' 1 r o b é i s s a n c e

e t  à  1 ' o r d r e " .  M a i s  e l l e  e s t  a i n s i  f a i t e  q u e ,  " q u a n d  e l l e  a  t r o u v é  s o n  m a î t r e ,

e l 1 e  s e  r é v o l t e  c o n t r e  l u i "  ( l )  e t  c h e r c h e  à  l r a b a t t r e .  C r e s È  t r è s  e x a c t e m e n t

c e  s c h é m a q u t i l l u s t r e n t  l e s  r e l a t i o n s  d e  K e r k h o v e n  e t  d r E t z e l .  A  p a r t i r  d e  1 à ,

c r e s t  l e  t r i o m p h e  d u  d é s e s p o i i  e t  d e  l a  d é v a s t a t i o n , 1 a  " c h u t e  d e  1 ' a n g e " .

Wasse rmann  nous  condu i t  à  t r ave rs t t l e  royaume ténéb reux  d tune  âme t t  ( l )  qu i

d e v i e n t  l e  c o n t r a i r e  d e  c e  q u ' e l l e ' é t a i t .  E t z e l  n e  s e  c o n t e { r t e  p l u s  d r a f f i r m e r

q u t i l  n t a l t p l u s  d e  b u t "  e t  q u e  " l t h u m a n i s m e  e s t  l i q u i d é "  ( 2 ) .  M a i n t e n a n t  i l

a g i t  a v e c  u n  f r a n c  m é p r i s  d e  1 ' h o m m e  e t  i l  n t a  d f a u t r e  a m b i t i o n  q u e  d e  s o u i l -

l e r  l es  nob les  i déaux .  Le  j us t i c i e r  que  nous  conna i ssons  a  t o ta lemen t  ren ié

son  i déa l ,  ce lu i  qu i  vou la i t  comba t t re  1e  ma l  a  pac t i sé  avec  l es  f o r ces  ma lé -

f i q u e s .

I1  conv ien t  ma in tenan t  d ' exp l i que r  co r runen t  se  p rodu i t  ce  gu i ,  à

p rem iè re  vue ,  pa ra î t  ê t re  une  i nve rs ion  du  pe rsonnage .  Commen t  E tze I  en  a r r i -

ve - t - i l  à  un  n ih i l i s rne  p i re  que  ce lu i  qu ' i l  vou la i t  comba t t re  en  Ia  pe rsonne

de l , t raremme et  à une at t i tude aussi  farouchemenÈ destructr ice ?

Au  débuË  du  chap i t r e  XV f ,  Wasse rmann  nous  pa r l e  d ' un  "au t re  E tze l

qu i  v i en t  à  no t re  rencon t re "  (3 ) ,  comme s i  dans  ce t  ê t re  s ré ta i t  opé rée  une

métamorphose  à  l aque l l e  l e  pe rsonnage  l u i -môme ten te  pa r  l a  su i t e  de  donne r

une  exp l i caÈ ion .  Quand  i l  j e t t e  un  rega rd  en  a r r i è re  su r  son  cheminemen t ,  i l

1u i  semb le  que  Ie  des t i n  a  eu  l r i n ten t i on  dé l i bé rée  de  l e  p réc ip i t e r  dans  l a

fau te  e t  ce t t e  i n ten t i on  l u i  se inb le  de  "na tu re  d iabo l i que "  (4 ) .

D a n s  c e t t e  p e r s p e c t i ù e ,  l e s  i n t e n t i o n s  n o b l e s  d r E t z e l  s e  s e r a i e n t

h e u r t é e s  à  l a  f a t a l i t é  q u i  a u r a i t  a c c u m u l é  l e s  o b s t a c l e s ,  s u r  s a  r o u t e  e t  m u l -

t i p l i é  l es  décep t i ons  pou r  1e  condu i re  f i na lemen t  à  sa  ru ine .  Nous  avons  mon t ré

commen t  l es  d i f f é ren ts  échecs  que  sub i t  l e  pe rsonnage  éb ran len t  sa  v i e  psycho -

l og ique ,  ma is  nous  ne  pouvons  pas  exp l i que r  auss i  f ac i l emen t  que  ces  échecs

( l )  f b i d . ,  p .

(2 )  IU ia . ,  p

(3)  {u ia r  p .

5 9 0  .

5 3 9  .

5 9 1  .

6s3 .(4 )  lu ia . ,  p .
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1 e  b r i s e n t  d e  m a n i è r e  d é f i n i t i v e .  L ' i m a g e  p r e m i è r e  q u ' E t z e l  a  d o n n é e  d e  l u i -

m ê m e ,  p e r m e t t a i t  d t e s p é r e r  u n e  a u t r e  a t t i t u d e  q u e  c e l l e  q u t i l  a d o p t e  e t  q u i

c o n s i s È e  à  s e  l a i s s e r  b r i s e r  p u i s  e m p o r t e r  p a r  l e  d e s t i n .  A  a u c u n  m o m e n t ,  i 1

n e  c h e r c h e  à  r a l e n t i r  s a  c h u t e  ;  o n  d i r a i t  a u  c o n t r a i r e  q u t i l  h â t e  1 ' h e u r e

d e  s a  p e r t e  e t  s u c c o m b e  à  l r a t t r a i t  d u  n é a n t  v e r s  l e q u e l  i 1  s e  p r é c i p i t e  v o -

l on ta i remen t  de  pa l i e r  en  pa l i e r .  B re f ,  nous  ne  pouvons  fa i re  de  1u i  s imp le -

m e n t  u n e  v i c t i m e  d e  l a  f a t a l i t é  p o u r  l a  b o n n e  r a i s o n  q u ' i 1  s e m b l e  p a c t i s e r

avec  ce t te  f a ta l i t é .  Les  mo t i f s  de  sa  chu te  ne  t t i ennen t  donc  pas  seu lemen t

à  f  i n te rven t i on  des  fo rces  ex té r i eu res ,  i l s  son t  éga lemen t . . i nhé ren ts  à  sa

p rop re  naÈure ,  comme i1  l e  p ressen r  d ' a i l l eu rs  l u i -même.

P o u r s u i v a n E  1 r é t u d e  d e  s o n  c a s ,  i l  d é c o u v r e  q u ' u n e  p a r t i e  d e  s o n

ê t re  a  t ou jou rs  é té  en  acco rd  avec  l es  i n ten t i ons  du  des t i n  e t  gue  même e l l e

l eu r  a  "p répa ré  1e  tè r re - i n "  ( l ) .  11  ne  pa rv ien t  pas  à  dé f i n i r  ce  cô té  de  sa

pe rsonne  qu i  s ' es t  s i  b i en  p l i é  à  l a  vo lon té  des  fo rces  néga t i ves  que  f i na -

l e m e n t  i l  s ' e s t  a l l i é  à  e l l e s .  1 1  s t a r r ô t e  à  d e s  f o r m u l a t i o n s : t . m p r é c i s e s ,  i l

pa r l e  dg  " ca rac tè re  i né1uc tab1e  de  16  fau te " ,  i l  r econna î t  qu ' i l  a  t ou jou rs

e u  " l a  n o s t a l g i e  d e  1 a  f a û t e " .  C ' e s t  d e

cons idé re r  t ou t  ce  que  nous  pensons  de

sa par t  un aveu qui  nous amône à re-

l u i  d e p u i s  L ' A f f a i r e  M a u r i z i u s  .  L e

personnage  es t  déso rma is  p lus  p rob léma t i que  ma is  auss i  p l us  i n té ressan t .  Nous

devons  reche rche r  dans  que l  r eco in  obscu r  se  cacha ien t  en  1u i ,  depu i s  I e  dé -

b u t ,  l e s  g e r m e s  d e  l a  r u i n e .  E n  e f f e t ,  I t h y p o t h è s e  d ' u n e  m é t a m o r p h o s e  n ' e s t

p lus  sou tenab le  dès  l r i ns tan t  où  l e  pe rsonnage  l a  re fuse  l u i -même.  En  réa l i t é ,

E tze l  ne  v i t  pas  deux  e -x i s tences  p lus  ou  mo ins  opposées  l t une  à  I ' au t re  ;  i l

es t  un  ê t re  huma in  cohé renÈ  qu i  po r te  en  l u i  t ou tes  l es  exp l i ca t i ons  de  sa

grandeur et  de sa chute.

Ce  qu i  dans  L rA f fa i re  Maur i z i us  nous  l e  renda i t  sympa th ique ,  c té -

ta i t  son  ca racÈère  sans  marque  appa ren te  de  fa ib lesse  e t  l r i n t rans igeance  de

son  sen t imen t  de  l a  j us t i ce .  Nous  p rê t i ons  à  E tze l  l a  nob le  g randeu r  des  che r -

cheu rs  d ' abso lu .  Nous  comprenons  ma in tenan t  que  ce t  amour  de  l r abso lu  qu i

e x c l u t  t o u t e  c o n c e s s i o n  e s t  u n  d e s  r n o t i f s  e s s e n t i e l s  d e  s a  c h u t e .  C r e s t  1 à ,

en  e f f e t r  gue  se  s i t ue  l e  pô le  néga t i f  de  son  ê t re .

( l )  l r i a . ,  p .  653
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A vou lo i r  conqué r i r  l r a l - , so1u ,  E tze l  pe rd  1e  monde .  11  ne  comprend

jama is  que  ses  a rnb i t i ons  son t  sans  commune  mesu re  avec  l es  poss ib i l i t és  de

1 ' u n i v e r s r  g u ê  s o n  i d é a l i s m e  e x c e s s i f  c r é e  u n e  d i s t a n c e  p e r p é t u e l 1 e  e n t r e  l u i -

même e t  l es  réa l i t és  e t  1e  condamne  s inon  à  f  impu i ssance ,  du  mo ins  à  l t i ne f -

f i c a c i t é .  I 1  r e f u s e  I e s  l i m i t e s  é t r o i t e s  d u  r é e 1  e t  s o n  e s p r i t  s e  l a i s s e  a l l e r

à  f  i n t o l é r a n c e  e t  a u  f a n a t i s m e .  S a  d e s t i n é e  p r o u v e  q u ' i 1  n ' y  
"  

q . t ' u n  p a s  v i t e

f r a n c h i  e n t r e  I ' a m o u r  d e  1 ' a b s o l u  e t  l a  d é n e s u r e r  g u ê  l a  v o l o n t é  d e  c o n s t r u i -

r e  s t i n v e r s e  f a c i l e m e n t  e n  s o n  c o n t r a i r e .  C f e s t  c e  q u t o n t  b i e n  c o m p r i s  u n

c e r t a i n  n o m b r e  d e  p e r s o n n a g e s ,  p â r  e x e m p l e  M e l c h i o r  G h i s e l s "  d è s  L ' A f f a i r e

Maur i z i us ,  e t  Mar ie  Be rgmann ,  dans  1e  roman  su i van t .

A v e c  s a  p e r s p i c a c i t é ,  1 e  p h i l o s o p h e  M e l c h i o r  G h i s e l s  p e r ç o i r  i m m é -

d ia temen t  l e  ma l  don t  sou f f ren t  ELze I  e t  sa  géné ra t i on  :

"On  ressen t  un  beso in  de  des t ruc t i on  p ro fond  e t  r no rb ide  dans  l es

r é g i o n s  l e s  p l u s  s e n s i b l e s  d e  1 ' h u m a n i t é .  S i  l r o n  n e  p e u t  y  r e m é d i e r  - e t  j f a i

p e u r  q u t i l  s o i t  d é j à  t r o p  t a r d -  i l  f a u t  s f a t t e n d r e  d ' i c i  c i n q u a n t e  a n s  à  u n e

ca tas t rophe  e f f r oyab le  qu i  dépasse ra  en  ho r reu r  t ou tes  1es  gue r res  e t  t ou tes

les  révo lu t i ons  que  nous  avons  connues  j usqu ' i c i .  I 1  es t  é t range  que  l a  des -

t ruc t i on  émane  souven t  de  ceux - l à  mêmes  qu i  se  c ro ien t  l es  ga rd iens  de  ce  que

l r o n  a p p e l l e  l e s  b i e n s  l e s  p l u s  s a c r é s r r  ( 1 ) .

C e  j u g e m e n t  a  u n e  d o u b l e  v a l e u r .  1 1  c o n c e r n e  d ' a b o r d  l ' é p o q u e  e t ,

avec  l e  recu l  dans  l e  Èemps  don t  nous  d i sposons  au jou rd 'hu i ,  i l  r ^ cus  semb le

é tonnammen t  pénéEran t .  Wasse rmann  a  c l a i remen t  sen t i  que l1e  vo lon té  de  des t ruc -

Ë ion  an ima i t ,  dans  1 t .A l l emagne  d ta lo rs ,  l es  p rophè tes  d tun  aven i r  r ne i l l eu r .

L r a l l u s i o n  a u  f a n a t i s m e  p o l i t i q u e  d u  t e m p s  e s t  l i m p i d e  u n e  f o i s  d e  p l u s .  Q u e l -

ques  l i gnes  p lus  l o i n ,  l r au teu r  condamne  de  nouveau  exp ressémen t  l a  f r énés ie

po l i t i que  qu i ,  " t e l  un  ac ide ,  co r rode  tou t  ce  qu i  un i t  l es  hommes"  (2 ) .  Le

j u g e m e n t  d e  M .  G h i s e l s  s ' a p p l i q u e  a u s s i  a u  c a s  p a r t i c u l i e r  d r E t z e l .  E t - z e l  v i t

b i en  dans  " ces  rég ions  l es  p lus  sens ib les  de  l t human i té " ,  i l  pense  â t re  l e  dé -

f e n s e u r  d e s  p l u s  h a u t e s  v a l e u r s ,  i l  s e  c r o i t  i n v e s t i  d e  l a  m i s s i o n  d t a m é l i o r e r

l e  monde .  En  réa l i t é ,  i l  ne  peu t  l e  f a i r e ,  pa rce  que ,  avec  son  amour  de  l r ab -

solu,  son premier  gesLe est  de porÈer contre le  monde une condamnat ion sans

appe l .  11  re fuse  eE  re jeÈ te  l t un i ve rs i  o r r  on  ne  sau ra i t  amé l i o re r  que  ce  su r

quo i  on  accep te  de  se  penche r  e t  qu ton  t i en t  poun  t ran6 fo rmab le ;  M .  Gh ise l s  a

sen t i  que  l r i déa l i sme  démesurê  d tE tze l -  n tag i ssa i t  pas  au t reneu t  que  conme un

" d é s i r  d e  d e s t r u c t i o n " .

(  I  )  M a u r i z i u s ,  p .  3 6 4  .

( 2 ) l u ia . ,  p .  364 .
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M a r i e  B e r g m a n n ,  e 1 1 e ,  i n s i s t e  s u r  l e s  e f f e t s  i m m é d i a t e t r e n t  p e r c e p -

t i b l e s  d e  c e t t e  a t t i t u d e  i n c o n d i t i o n n e l l e  q u i  c o n d a m n e  t o u s  c e u x  q u i  I ' a d o p -

t e n t à  f a i r e v i o l e n c e  a u  m o n d e  q u ' i l s  v o u l a i e n t  g u é r i r .  A  s e s  y e u x ,  E t z e l  e s t

u n l ' f a n a t i q u e  d e  l a  j u s t i c e t t ,  q u i  v i t .  d a n s  u n  t t é t a t  d e  g u e r r e  p e r m a n e n t t t e t

g u i ,  e n  d é f i n i t i v e r e s t  " d ' u n e  i n j u s t i c e  p r o v o e a n t e "  ( l ) .

O n  n e  s a u r a i t  d é f i n i r  m i e u x  1 e  c o m p o r t e m e n t  d r E t z q l . E n  r e f u s . a n t

t o u t e  m e s u r e  p a r t i e l l e ,  t o u t e  r é f o r m e  l i m i t é e  o u  t o u t e  s o , l , u t i o n  i m p a r f  a i t e ,

I e  j u s t i c i e r  s e  h e u r t e  a u  m u r  d e  I ' i m p o s s i b l e  e t ,  p o u r  1 u i  c o m m e  p o u r  l e s

a u t r e s  c h e r c h e u r s  d ' a b s o l u ,  i 1  n e  s u b s i s t e  q u e  l a  s o l u t i o n  d . ' a n é a n t i r  1 e  m o n -

de  ou  de  s ' anéan t i r  so i -même.  Nous  en  avons  l a  démons t ra t i on  dès  ou 'ELze7

app rend  que  Maur i z i us  n fes t  pas  réhab i l i t é .  11  sombre  dans  un  é ta t  de  démence

fu r i euse  e t  dé t ru i t  t ou t  au tou r  de  l u i .  Commen tan t  ce t  accès  de  fo l i e ,  Wasse r -

mann  pa r l e ,  dans  l e  roman  su i van t ,  " d tun  dés i r  f r éné t i que  de  dé t ru i re  l e  mon-

de " .  La  de rn iè re  scène  de  L tA f fa i re  Maur i z i us  a  donc  une  va leu r  symbo l i que  ; '

e l 1 e  d é m o n t r e  q u e  t o u t e  l r a e t i o n  a n t é r i e u r e  d t E t z e l  n t a  c o n d u i t  q u r à  I a  r u i n e

e t  à  l a  d é v a s t a t i o n .  P a r  l a  s u i t e ,  l e  p e r s o n n a g e  n ' é c h a p p e  p t u s / j a m a i s  à

l r e m p r i s e  d e  c e t t e  f o l i e .  1 1  n e  r e c h e r c h e  l e s  ê t r e s  e t  l e s  c h o s e s  q u e  p o u r  1 e s

dé t ru i re  e t  i l  se  condamne  au  déLab remen t .  La  cou rbe  de  son  ex i s tence  se  résu -

me  donc  au  passage  de  l r en thous iasme  a rden t  à  un  n ih i l i sme  i n tég ra l .  Le  j us te

s r e s t  r e n i é  l u i - m ê m e

On ob jec te ra  qu 'E tze l  es t  une  f i gu re  d i sha rmon ieuse  e t  même con t ra -

d i c t o i r e .  O n  n e  s a u r a i t  l e  n i e r ,  o n  p e u t  p a r  c o n t r e  e > r p l i q u e r  e Ë  j u s t i f i e r

ce t t e  d i sha rmon ie  i n te rne  sans  l aque l l e  1e  pe rsonnage  pe rd ra i t  Èou t .e  sa  s i gn i -

f i c a t i o n .

l Jasse rmann  veu t  monLre r  i c i  à  que l  po in t  l a  l im i t e  es t  i np réc i se

en t re  l a  vé r i t ab le  g randeu r  e t  1 ' excès ,  en t re  l r en thous iasme  i déa l  e t  l e  f ana -

t i sme  ;  i l  veu t  mon t re r  co rnmenÈ un  zè le  démesuré  p rodu iÈ  l es  résu l t a t s  i nve r -

ses  de  ceux  qu ton  pou r ra i t  escompte r  ;  en  ou t re ,  i l  me t  en  ga rde  con t re  t ou te

q u â t e  d e  l ' a b s o l u  q u i  p r i v e  f  i n d i v i d u  d u  s e n s  d u  r é e l .  1 1  y  a  t o u t  c e l a  c h e z

E tze l  e t  dans  l a  j eune ,géné ra t i on  des  années  30 ,  d ' éno rmes  qua l i t és  e t  auss i

l es  dé fau ts  mons t rueux  qu i  en  son t  l es  p ro longemen ts .  Ces  qua l i t és ,  po r tées  à

un  deg ré  ex t rême ,  f i n i ssen t  pa r ' s t i . r . r " r se r  en  l eu r  conÈra i re .  Pou r  êÈre  ce

( l )  E t z e L ,  p .  3 3 9
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q u r i l  e s t ,  c f e s t - à - d i r e  c e l u i  q u i  p a r t  p o u r  f â i r e  r é g n e r  l a  j u s t i c e  e t  q u i

dev ien t ,  comme le  suggè re  son  nom,  l e  t t f l éau  de  D ieu t ' ,  E t ze l  ne  pouva i t  avo i r

qu t  un Èempérament  d isharmonieux.

I1  n tes t  pas  a i sé  de  conc lu re  su r  un  pe rsonnage  auss i  comp lexe

q u t E t z e l .  L f i m p r e s s i o n  p r e m i è r e  e s t  c e 1 1 e  d r u n e  e x i s t e n c e  d i v i s é e  e n  d e u x  p h a -

s e s  s u c c e s s i v e s  q u i  s e r a i e n t  s é p a r é e s  p a r  u n e  b r u s q u e  e t  p r o f o n d e  c a s s u r e .

C e t t e  i m p r e s s i o n  n e  r é s i s t e  p a s  à . l ' a n a l y s e  d e s  t e x t e s .  L l -  e s t  s û r  q u e ,  d è s

l e  d é b u t ,  E t z e l  p o r t e  e n  1 u i  1 e s  p o s s i b i l i t é s  e x t r ê m e s  d u  b i e n  c o m m e  d u  m a l ,

deux  tendances  don t  l a  néga t i ve  f i n i t  pa r  s r . r pp lan te r  l r au i re . .  Sa  pe rsonne  es t

d t u n e  e x t r ê m e  d e n s i t é .  E n  e 1 l e  s e  c o n j u g u e n t  1 ' e e p o i r  e t  I ' e n t h o u s i a s m e ,  m a i s

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

L respo i r  es t  ce lu i  que  Wasse rmann  p lace  en  une  géné ra t i on  l uc ide

e t  d é c i d é e ;  l e s  c r a i n t e s  s o r l t  c e l l e s  q u t i l  é p r o u v e  d e v a n t  1 4 .  m o n t é e  d ' r m e

pensée  rad i ca le  e t  d ' un  f ana t i sme  i nhuma in  en  quo i  peu t  se  muar  l a  f r o i de

dé te rm ina t i on  de  1 'époque .  Pou r  l e  mora l i s te  Wasse rmann  e t  pou r  l r obse rvaËeur

d rune  s i t ua t i on  h i s to r i que  dé te rm inée ,  l a  f i gu re  d 'E t ze1  es t  une  somme.

Dans  l a  mesu re  où  E tze l  r ep résen te  l a  j eunesse  a l l emande ,  e t  nous

avons  de  bonnes  ra i sons  de  pense r  qu t i l  en  es t  a i ns i ,  1es  c ra in res  exp r imées

à  s o n  s u j e t  v a l e n t  p o u r  l r e n s e m b l e  d e  c e t t e  j e u n e s s e ,  s i  b i e n  q u e . l a  t r i l o g i e

Maur i z i us  -  Ande rgas t  -  Ke rkhoven  se .p rése r , t e  comme un  té rno ignage  h i s to r i que

d e  g r a n d e  v a l e u r .  D a n s  l r A l l e m a g n e  d r a l o r s ,  u n e  j e u n e s s e  a r d e n t e  e t  a n i m é e

d t i n ten t i ons  géné reuses  n ta  pas  t rouvé  un  un i ve rs  à  sa  nesu re ,  sa  décep t i on

l t a c c u l e  a u  d é s e s p o i r ,  e l l e  e s È  m e n a c é e  p a r  l r i n s e n s i b i l i t é  e t  p a r  l e  r a d i c a -

l i sme  de  1a  pensée .  La  méd ioc r i t é  du  monde  env i ronnan t  l a  pousse  à  env i sage r

1 e s  s o l u t i o n s  l e s  p l u s  f o l l e s , l a  f a i l l i t e  d e s  g é n é r a t i o n s  p r é c é d e n t e s  a v i v e

en  e l I e  une  fu reu r  i conoc las te .  L ' absence  de  va leu r  sû re ,  l e  manque  de  repè re

f i xe ,  l a  f r ag i l i t é  ex t rême  des  s t ruc tu res  soc ia les  e t  po l i t i ques  augmen ten t

son  beso in  i nné  d rau to r iÈé ,  ce t , t e  j eunesse  che rche  un  i déa l  pou r  l e  se rv i r ,

un  ma î t re  pou r  l u i  obé i r ,  une  co rT imunau té  pou r  s r y  i n tég re r  e t  pou r  échappe r

à  l a  s o l i t u d e .  L e  d a n g e r  q u i  l a  g u e t t e  e s t . c e l u i  d e  l a  d i c t a t u r e .

H e n r y  M i l l e r  ( l )  q u i  m e t  s u r t o u t  l r a c c e n t  s u r  l e  f a n a È i s m e  e t  l a

f r é n é s i e  d r E t z e l  e s t  a l l é  j u s q u ' à  p a r l e r  à  s o n  p r o p o s  d ' u n  " H i t l e r  à  1 ' é t a t

d rembryon" .  Pou rsu i van t  l a  compara i son ,  i 1  ass im i l e  l a  s iÈua t i on  de  Leonha r t

( l )  Henry  Mi l le r ,  Maur iz ius  fo r  ever , in  :  Joseph Kerkhovens dr i t te  Exis ten2n  :  Joseph  Ke r l . . hovens  d ra t t e  t sx rs tenz ,
essa i  b r i l l an t  ouv re  <1es  pe rspec t i vesRi i t ten  u .  Loen ing ,  p .  567-616.  CeÈ

t rès  in té ressantes  sur  1e  carac tère d ' E t z e l  .
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M a u r i z i u s  à  c e l l e  d e  l l A l l e m a g n e  r a b a i s s é e  e t  c a p t i v e  q u ' i l  c o n v i e n t  d e  l i b é -

re r .  La  démons t ra t i on  es t  sédu i san te ,  nous  hés i t e rons  néa r ,no ins  à  1a  su i v re

jusqu fà  son  te rme  pa rce  que  nous  nous  re fusons  à  dépou i11e ' t  EEzeL  de  tou te

espèce  de  qua l i . t é .  Nous  devons  cependan t  reconna î t re  que  sa  pe rsonna l i t é  es t

s o u v e n t  i n q u i é t a n t e  c o m n e  c e t t e  é p o q u e  d e  d i s h a r m o n i e  e t  d e  v i o l e n t e s  t e n s i o n s

à  1 a q u e 1 l e  e l l e  a p p a r : t i e n t .  E l 1 e  s e m b l e  d ' a i l 1 e u r s  a v o i r  i n q u i é t é  l f a u t e u r

l u i - m ê m e  à  q u i  e 1 1 e  a r r a c h e  p a r : f  o i s  d e s  a v e u x  r é v é l a t e u r s  :  " E t z e 1 ,  é c r i t  l r r a s -

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

n é  p a r  l a  m a l â d i e  e t  1 ' a n a r c h i e  a m b i a n t e s "  ( l ) .  L a  s o i f  d ' a b s o l u  d ' E t z e 1 ,  l a

c o n s c i e n c e  a i g û Ë  d u  v i d e  q u i  l r e n t o u r e ,  1 e  m é p r i s  a f f i c h é  d e s  a n c i e n n e s  v a -

l eu rs ,  t ou t  ce la  f a i t  de  l u i  un  ê t re  ém inemmen t  vu lné rab le  e t  en  même temps

récep t i f  à  1 réga rd  des  so lu t i ons  l , es  p lus  rad i ca les  qu i  peuven t  l u i  ê t re  p ro -

p o s é e s .

D 'a i l l eu rs ,  l a  menace  de  l a  d i c ta tu re  qu i  pèse  su r  t ous  ceux  qu i

l u i  r e s s e m b l e n t  e s t  c l a i r e m e n t  ê x p r i m é e  p a r  M .  G h i s e l s ,  c r e s t - à - d i r e  p a r  l r a u -

teur  lu i -mêrne :

"Peu t -ô t re  nous  faud ra i t - i l  un  Césa r .  Ma is  d roù  v iend ra - t - i l  ?  I 1

fau t  redou te r  l e  chaos  qu i  seu l  peu t  l u i  donne r  na i ssance"  (2 ) .  Ce  nouveau

C é s a r  s e r a i t  l t a r b i t r e  d e s  e x i s t e n c e s  r é v o I t é e s  e t  s o l i t a i r e s ,  i 1  c a n a l i s e r a i t

l e s  e f f o r t s  c o n f u s  e t  d é s o r d o n n é s  d r E t z e l  e t  d e  s e s  s e r n b l a b l e s  q u i  v e r r a i e n t

en  l u i  une  man iè re  de  sauveu r .  En  i ns tau ran t  1a  t y rann ie ,  i l  pun i ra i t  " l a

r é v o l t e  d e s  f i l s ' r  c o n t r e  l r a u t o r i t é  e t  e x e r c e r a i t  " l a  v e n g e a n c e  d u  p è r e "  ( 3 ) .

(  I  )  M a u r i z i u s  ,  p .  5 7 2  .

( 2 )  i b i d . ,  p .  3 6 5 .

( 3 )  C e s  e x p r e s s i o n s  s o n t  d e  P e t e r  G a y ,  D i e  R e p u b l i k  d e r  A u F e n s e i t e r ,  1 9 7 0 .
P.  Gay vo i t  dans  I 'h is to i re  de  la  R mouvement
d e  " r é v o l , t e  d e s  f i l s " ,  p u i s  d r a s s u j e t t i s s e m e n t  d e  l a  j e u n e  g é n é r a t i o n  à  l a
d i c t a t u r e .  I 1  r a p p e l l e  ( p .  1 8 7 )  l a  f o r m u l e  d u  p h i l o s o p h e  E r n s È  v o n  A s t e r
q u i  r é s u m e  a i n s i  l r a t t i t u d e  d e  l a . j e u n e s s e  :  " E i n e  s e l t s a m e  V e r b i n d u n g  v o n
revo lu t ionârer  Auf lehnung gegen Autor i tâ t  und Trad i t ion  und b l inder  D isz ip l in
gegenûber dem "Fiihrer" It
Dans  son l i v re ,  L 'Ant isémi t i sme naz i .  H is to i re  d rune Psvchose co I 1 ec t ' ive ,
l 9 7 l ,  S a u l  F r i e d l â n d e r  a  é t u d i é ce phénomène de crvr t sa t r -on ans une pers-

.  e t  l 0 2  s q .p e c t i v e  a s s e z  s e m b l a b l e  à  c e I l e d e  P .  G a y ,  o p .  c i t . r p . 7 4 s q
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On vo j . t  j usqu 'à  que l l es  ex t rêm i tés  peu t  nous  condu i re  1e  pe rsonnage

d t E t z e l  A n d e r g a s Ë .  O n  v o i t  g u e l l e s  p e r p e c t i v e s  s ' o u v r e n t ,  a u  t e r m e  d e  c e  c h e -

m inemen t  qu i  semb le  avo i r  counnun iqué  à  l r au teu r  une  so t te  de  ve r t i ge .  La  vo -

l o n t é  d e  t r a n s f o r m e r  I e  m o n d e  r e v ê t  i c i  u n  a s p e c t  e x c e s s i f .  C e r t e s ,  1 ' é n e r g i e

d r E t z e l  e s t  c o n c e n t r é e  s u r  u n e  a f f a i r e  p r é c i s e ,  l i m i t é e ,  m a i s ,  p a r  d e l à  l r a f -

f a i r e  I ' l a u r i z i u s ,  c f e s t  t o u t  1 ' a p p a r e i l  j u d i c i a i r e  e t  1 ' e n s e m b l e  d e  1 r é d i f i c e

p o l i t i c o - s o c i a l  q u ' E t z e l  e s t  a m e n é  à  r e m e t t r e  e n  c a u s e .  P o u r  c e  c o m b a t  q u ' i 1

c r o y a i t  à  s a  m e s u r e  i l  n e  d i s p o s e  q u e  d e  s e s  p r o p r e s  f o r c e s  q u i  s o n t  t r è s  i n -

f é r i e u r e s  à  c e 1 1 e s  d t u n  a d v e r s a i r e  é c r a s a n t  e t  i n é b r a n l a b 1 e . _ .  D a n s  c e t t e  l u t t e

i néga le ,  i l  do i t  compense r  sa  f a ib lesse  pa r  une  démarche  audac ieuse  qu i  l u i

f a i t  dépasse r  l es  l im i t es  ex t râmes  de  1 'huma in .  I 1  sombre  dans  l a  démesure .

Auss i  nombreuses  que  so ien t  l es  pe rspec t i ves  ouve r tes  pa r  ce t t e  é tu -

de  du  pe rsonnage ,  nous  ve r rons  p lus  l o i n  qu tE tze l  ne  nous  a  pas  enco re  l i v ré  t ou

s e s  s e c r e t s .

D e  l a  q u ê t e  d e  1 ' a b s o l u  à  l a  l i m i t a t i o n  è a l u t a i r e

Rep lacée dans  l rensemble  de  la  p roduc t ion  romanesque

1 a  t e n t a t i v e  i n f r u c t u e u s e  d r E t z e l  A n d e r g a s t  s t i n s c r i t  d a n s  t o u t e

comporÈements  e t  d ra t t i tudes  décr i t s  au  f i l  des  oeuvres .

Avan t  E tze l ,  Aga thon  Geye r  dans  l es  Ju i f s  de  Z i rndo r f  e t  Ch r i s t i an

Wahnschaf fe  dans  le , roman qu i  por te  son nom sont  dé ià  des  pè le r ins  de  l rab-

so lu .  La  na ture  de  leur  démarche es t  t rès  fo rÈement  in f luencée par  la  pensée

re l ig ieuse,  en  par t i cu l ie r  par  la  Èrad i t ion  judéo-chré t ienne dont  i l s  re t ien-

n e n t ,  p o u r  l e s  l a i c i s e r ,  I ' i d é e  m e s s i a n i q u e ,  1 e  m o t i f  d , : l a  r é d e m p t i o n  e t  d u

sacr i f j ce  e t  le  message d tamour .  Chr is t ian  l ^ Iahnschaf fe  emprunte  éga lement  au

chr is t ian isme e t  au  bouddh isme f  idéa l  de  char i té ,  de  dépou i l lement  e t  la  re -

c o n n a i s s a n c e  d e  l t u n i v e r s a l i t é  d e  l a . s o u f f r a n c e  ( l ) .

( l )  c f .  Anne-L iese  Se l l  :  "F ranz iskus  1ôs t  s ich  w ie  Chr is t ian  l ^ lahnschaf fe  von
Bes i tz  und Fami l ie  und g ib t  das  hohe Be isp ie l  l i ebender  Armut  und he l fen-
der  Demut . . .  D ie  ind ische Myst ik  des  Denkens und Entsagens leb t  au f  in  dem
Erkenntnisdrang und der VerzichÈleistung Christ ian l . lahnschaffes' l  Das MeÈa-
phys isch- rea l i s t i sche I^Je l tb i ld  Jakob Wassermanns ,  p .  75  e t  77

de  Wasse rmann ,

une  sé r i e  de
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D o u é s  d t u n  c o e u r  a u x  r e s s o u r c e s  i n é p u i s a b l e s ,  c e s  m e s s i e s  l a î c s  s e

dépou i l l en t  en t i è remen t  de  l eu r  mo i  pou r  descend re  ve rs  t ous  ceux  qu i  sou f f ren t

e t  comba t ten t  su r  t ous  l es  f r on t s  l t i n j us t i ce  e t  l e  u ra l .  Ch r i s t i an  Wahnscha f fe

d i s t r i b u e  s a  f o r t u n e  a u x  p a u v r e s  e t  c h o i s i t  f i n a l e m e n t  d e  p a r t a g e r  I ' e x i s t e n c e

, r i s é r e u s e  d e s  r é p r o u v é s  s o c i a u x .  A v a n t  l u i ,  A g a t h o n  G e y e r  m u l t i p l i a i t  1 e s  a c -

t i ons  secou rab les  e t  r êva i t  de  rache . te r  l e  monde  en  pa r tagean t  l a  sou f f rance

e t  l a  f a u t e  d e s  a u t r e s .

Ces  deux  pe rsonnages  son t  peu  conva incan ts .  Wasse rmann  1es  a  vou lus

te r res t res ,  ma is  i 1  conse rve  à  l eu r  p ropos  dcs  sch6mas  re l i g i . eux  conme ce lu i

de  l a  réde rnp t i on ,  qu i  l eu r  res t i t uen t  i néù i t ab le rnen t  des  d imens ions  su rhuma ines .

11  s rensu i t  un  déca lage  man i fes te  en t re  l es  asp i ra t i ons  de  ces  hé ros  gëné reux

e t  p a È h é t i q u e s ,  m a i s  g r a n d i l o q u e n t s ,  e t  l e s  b u t s  q u t i l s  p e u v e n t  a t t e i n d r e  e f -

f ec t i vemen t .  Aux  amb i t i ons  excess i ves  de  ces  rédempteu rs  ne  co r responden t .  que

des  poss ib i l i t és  huma ines .  C res t  pou rquo i  Aga thon  Geye r  do i t  app rend re  1a  pa -

t i ence  e t  l a  rés igna t i on .  C res t  pou rquo i  une  i nce r t i t ude  p lane ,  à  1a  f i n  du

réc i t ,  su r  l es  pe rspec t i ves  qu i  s ' o f f r en t  déso rma is  à  Ch r i s t i an  l { ahnscha f fe .

I 1  d i spa ra î t  dans  l a  f ou le  anonyme des  bas - fonds .pou i -ê t re  secou rab le ,  ma is

o n  e s t  e n  d r o i t  d e  s e  d e m a n d e r  s ' i l  p o u r r a  m o d i f i e r  l e - s o r t  d e s  d é s E é r i t é s .

11  semb le  en  e f f e t  qu 'ap rès  que lques  m i rac les  i so lés  son  en thous iasme  i n i t i a l

a i t  ê té  en tamé  pa r  f  i n j us t i ce  e t  pa r  I e  ma l  qu t i l  vou la i t  comprend re  pou r  pou -

vo i r  l es  comba t t re .

Ap rès  Aga thon  Geye r  e t  Ch r i s t i an  Wahnscha f fe ,  l a  f i gu re  d 'E t ze l

Ande rgas t  rep résen te .un  s tade  nouveau  dans  l a  ré f l ex ion  de  I t au teu r .  l Jasse r -

mann a voulu présenter  à t ravers lu i  un personnage aux d imensions humaines,

l uc ide  e t  déËerm iné ,  qù i  r enonce  aux  amb i t i ons  ch imér iques  de  ses  devanc ie rs .

11  l r a  engagé  dans  une  ac t i on  l im i t ée ,  dans  une  "a f f a i r e " .  l ' l a i s  nous  avons  vu

que  l e  pe rsonnage  d rEÈ2e1 ,  t e l  qu t i l  nous  appa ra î t ,  ne  co r respond  pas  à  t ou tes

les  i n ten t i ons  de  l r au teu r .  Pa r  ce r ta ins  aspec ts ,  i l  a  enco re  une  s ta tu re  su r -

huma ine  ;  sa  l uc id i t é  dégénè re  en  une -  dé te rm ina t i on  i np lacab le  e t  dévas ta t r i ce  ;

son  combaÈ pou r  l a  j us t i ce ,  l im i t é  au  dépa r t ,  se  révè le  ù i t e  t ùop  a rnb i t i eux .

Ce  j us t i c i e r  n res t  enco re  qu tun  redou tab le  eÈ  fana t i que  red resseu r  de  to r t . s .

E tze l  n res t ,  dans  1 'oeuv re  de  I ^ Iasse rmann ,  qu tune  f i gu re  i n te rméd ia i re .

C'es t  à  deux  au t res  f igures ,  Mar ie  Bergmann e t  Joseph Kerkhoven,

qu ' i l  appar t ien t  de  t radu i re  la  pensée f ina le  de  l rau teur .  Mar ie  e t  Joseph,

dont  les  p rénoms sont ,  à  n ten  pas  douter ,  chargés  d tune s ign i f i ca t ion  symbol i -
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gue ,  acqu iè ren t  t ous  deux  l a  va leu r  mora le  don t  1e  manque  fu t  f a ta l  à  E tze1 ,

I l s  i g n o r e n t  s e s  m o n s t r u e u s e s  a s p i r a t i o n s  e t  s ' i m p o s e n t ,  d a n s  1 a  s é r é n i t é  e t

1 ' a m o u r  d u  p r o c h a i n  1 a  r é p é t i t i o n  d r a c t e s  m o d e s t e s  m a i s  e f f i c a c e s ,  a c c o m p l i s

d a n s  1 e s  m é d i o c r e s  l i m i t e s  d e  l t h u m a i n .  P a r  o p p o s i t i o n  à  E t z e 1 ,  i l s  s o n t  d e s

ê t res  épu rés  de  tou t  égo îsme .  I l s  démon t ren t  ce  que  l . l asse rmann  t i en t  pou r

u n e  v é r i t é  p r e m i è r e ,  q u e  I ' a m é l i o r a t i o n  d u  m o n d e  p a s s e  p a r  1 ' a m é 1 i o : : a t i o n  m o -

r a l e  d e s  i n d i v i d u s .  O n  n e  p e u t  p o r t e r  r e m è d e  à  f  i n j u s t i c e  e t  s o r t i r  v i c t o r i e u x

d run  comba t  con t re  l e  ma l  que  s i  on  a  a t t e i n t  à  1a  pe r fec t i on  mora le .

M a r i e  e t  J o s e p h  a p p a r a i s s e n t  d è s  E t z e l  A n d e r g a s t r ' . m a i s  c e  n ' e s t  q u e

dans  l a  T ro i s i ème  Ex i s tence  de  J .  Ke rkhoven  que  s ' accomp l i t  vé r i t ab lemen t  l eu r

des  t i née  .

Le  de rn ie r  roman  nous  p résen te  Mar ie  enco re  hés i t an te ,  p r i sonn iè re

d e  c o n t r a d i c t i o n s  e t  d e  t e n s i o n s  i n t é r i e u r e s .  E l 1 e  s r a t t a c h e  à  s o i g n e r  d e s  e n -

f a n t s  m a l a d e s ,  m a i s  c e l a  n t a p a i s e  p a s  s a  c o n s c i e n c e  e E  n e  d i s s i p e  p a s  s o n  i n -

q u i é t u d e  f o n c i è r e .  E 1 d - e  d o u t e  d e  l r e f f i c a c i t é  d e  s o n  a c t i o n  e t  p e n s e  q u r i l  e s t

i nsensé  de  p ré tend re  cdâso l i de r  un  éd i f i ce  qu i  t ombe  en  ru ine  de  tou te  pa r t  en

a p p o r t a n t  s i m p l e m e n t  q u e l q u e s  t r u e l l e s  d e  m o r t i e r  ( l ) .  L â  d i s t a n c e  q u ' e 1 1 e  p e r -

ç o i t  e n t r e  s e s  a m b i t i o n s  e t  c e  q u t e l l e  r é a l i s e  l a  m e t  a u  d é s e s p o i r  ;  e l l e  1 è v e

ses  yeux  ve rs  l e  c i e l  à  l a  reche rche  d 'un  d ieu  qu i  I u i  l i v re ra i t  l a  c l e f  de

1 t é n i g m e  q u e  c o n s t i t u e  p o u r  e l l e  s a  p r o p r e  e x i s t e n c e .  A l e x a n d e r  H e r z o g  1 u i

appo r te  a lo rs  l a  l um iè re .  Chez  ce t  éÈrange  "mar t y r  sans  fo iY ,  don t  l e  " royaume

e s t  e n t i è r e m e n t  d e  c e  m o n d e "  ( 2 ) ,  l e  s e n t i m e n t  r e l i g i e u x  n r e s t  p a s  a b o l i '  m a i s

i l  n t e s t  p a s  d i r i g é  v e r s  1 ' a u - d e l à  ;  l e  r e g a r d  e s t  t o u r n é  v e r s  1 e s  r é a l i t é s

te r res t res  imméd ia tes  don t  l e  ca rac tè re  sac ré  se  t rouve  so lenne l l emen t  p roc lamé .

Le  sen t imen t  re l i g i eux  se  con fond  avec  l r ado ra t i on  du  monde '  avec  l e  reconna i s -

sance  de  l a  va leu r  i r r emp laçab le  de  I t i nsÈan t .  Se lon  A lexande r  He rzog ,  i l  con -

v ien t  que  1 'êÈre  reconna i sse  l e  ca rac tè rc  d i v i r r  du  monde  e t  qu r i l  se  soumet te

au  des t i n  e t  aux  l o i s  de  l t un i ve rs  dans  1a  p lace ,  même modes te ,  gu i  l u i  a  é té

a s s i g n é e .  O n  v o i t  a u s s i t ô t  c o m m e n t  p e u t  ê t r e  d é p a s s é e  p a r  c e  b i a i s  l r a t t i t u d e

d r E t z e l  A n d e r g a s t .

( l )  Kerkhoven,  p .  498

( 2 )  l b i d . ,  P .  5 o o .
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L e  m o n d e  d o n t  l a  v a l e u r  e s t  c l a i r e m e n t  p e r ç u e ,  e s t  d é s o r m a i s  r e s p e c -

t é .  L ' h o m m e  a c c o m p l i t  à  s o n  é g a r d  u n  g e s t e  d r h u m i l i t é  e t  n e  p e n s e  p l u s  à  1 u i

f a i r e  v i o l e n c e .  P a r  a i l l e u r s ,  1 ' a c c e p t a t i o n  d e  I a  p l a c e  q u i  e s t  l a  s i e n n e  i m -

p o s e  à  l r i n d i v i d u  d e s  l i m i t e s  s a l u t a i r e s  e t  I e  m e t  à  l t a b r i  d e  l a  d é m e s u r e .

C h e z  M a r i e ,  l e s  d i s s o n a l r c e s  s r e s t o m p e n t ,  1 e s  r a p p o r t s  a v e c  l r u n i v e r : s  d e v i e n -

n e n t  h a r r n o n i e u x ,  p a r c e  q u ' e l l e  p e r ç o i t  d é s o r m a i s  l a  r i c h e s s e  1 à  o ù  j a d i s  e 1 l e

n e  v o y a i t  q u e  I ' i m p e r f e c t i o n .  L e s  a m b i t i o n s  d é m e s u r é e s  s e  s o n t  a s s o u p i e s  e t

s e s  a s p i r a t i o n s ,  c o n t e n u e s  d a n s  l e s  l i m i t e s  d u  p o s s i b l e ,  s o n t e n  a c c o r d  a v e c

les  menus  t ravaux  quo t i d i ens .  Mar ie  a  t r ouvé  1e  chemin  de  1 'ac t i v i t é  e f f i cace .

L e  p e t i t  i n s t i t u t  p o u r  e n f a n t s  m a l a d e s  q u r e l l e  d i r i g e  s u f f i t  à  d o n n e r  u n  s e n s

à  s a  v i e  ( l ) .

La  desË inée  de  Joseph  Ke rkhoven  esË  p lus  exemp la i re  enco re  pa rce

qu re l l e  t émo igne  d tun  assag i ssemen t  de  p lus  g rande  enve rgu re .  I ^ l asse rmann  a  des -

s iné  avec  ne t te té  l a  cou rbe  de  ces  t t t r o i s  ex i s tences t t  eu i  son t  l es  t r o i s  phases

d tune  v ie  ho rs  du  commun .

'  Le  débu t  de7 la  t r o i s i ème  ex i s tence  de  Ke rkhoven  co înc ide  avec  l a

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

v ie .  Dans  ce t te  d i spa r i t i on  Ke rkhoven  reconna î t  un  s i gne  du  des t i n  ;  i l  accep te

conme une  g râce  1e  ré t réc i ssemen t  de  son  ho r i zon  qu i  l u i  es t  a i ns i  imposé  e t

i l  se  me t  au  se rv i ce  de  l a  sou f f rance  quo t i d i enne  des  hommes .  Ce  qu i  j ad i s  1u i

appa ra i ssa i t  comme une  tâche  à  l a  f o i s  i ng ra te  e t  i nd igne  de  son  gén ie  cons -

Ë i t u e  d é s o r m a i s  " u n e  o c c u p a t i o n  j u s t e  e È  d i g n e ,  p e u t - ê Ë r e  m ê m e  l r o c c u p a t i o n  q u i

co r respond  1e  m ieux  à  l a  s i gn i f i ca t i on  du  mé t i e r  de  médec in "  (2 ) .  Ke rkhoven  re -

t rouve  l a  j o i e  de  donne r  e t  ce l l e  de  recevo i r .  11  se  cons idè re  con lme  un  " i n f i r -

m ie r t t  engagé  dans  ce t te  gue r re  d rendu rance  qu t i l  f au t  mener  con t re  t ou tes  l es

fo rmes  de  l a  m isè re .  Dans  ces  ges tes  secou rab les  de  tous  l es  j ou rs ,  que  ce r -

t a i ns  t r ouven t  méd ioc res ,  i l  a  l a  ce r t i t ude  de  d i spense r  p lus  d tamour  géné reux

q u ' i l  n e  l e  f a i s a i t  j a d i s  q u a n d  i l  é t a i t  I e  g r a n d  p s y c h i a t r e  q u ' o n  c o n s u l t a i t

comme un  o rac le .

L a  b a s e  d e  c e t t e  a c t i o n  e s t  c o n s t i t u é e  p a r  l a  s a g e s s e  à  l a q u e l l e

parv ient  Kerkhoven à ta f in  de son exis tence et  qui  rappel le  en tous points

ce l l e  de  Mar ie ,  son  épouse .  Ce t te  sagesse  es t  f a i t e  de  renoncemen t  à  t ou te

( t )  l u ia . ,  p .

(2 )  lu id . ,  p .

Sot .

555  .
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a s p i r a t i o n  é g o i s t e  e t  à  t o u t e  a m b i t i o n  e x c e s s i v e .  E l 1 e  t é m o i g n e  d e  p r é o c c u p a -

t i ons  re l i g i euses .  L râ rne  se  t rouve  dans  un  é ta t  de  conco rdance  pa r fa i t e  avec

1 ' u n i v e r s ,  e l l e  a c c u e i l l e  c o n m e  u n  b i e n f a i t  t o u t  c e  q u i  1 u i  a p p o r t e  1 e  t e m p s

qu i  s récou1e .  Les  l im i t es  du  monde  son t  accep tées  comme un  ho r i zon  r re rve i l l eu -

se rnen t  adap té  aux  poss ib i l i t és  de  1 ' homme qu i  t r ouve  son  accomp l i ssemen t  dans

u n e  a c t i v i t é  q u o t i d i e n n e ,  i n l a s s a b l e ,  f û t - e 1 1 e  s a n s  é c 1 a t .

Q u a n d  i l  s ' a g i t  d e  d é f i n i r  1 a  d i v i n i t é ,  K e r k h o v e n  r e f u s e  f  i d é e  d ' u n

d ieu  t ranscendan t .  En  tan t  que  savan t ,  i l  f a i t  appe l  à  des  i r nages  phys iques  ou

p h y s i o l o g i q u e s .  I 1  s e  p e u t ,  d i t - i 1 ,  g u €  D i e u  s o i t  " l a  s o m m e  
9 "  

1 ' é n e r g i e  c a c h é e

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

des  séc ré t i ons  i n te rnes "  de  1 ' o rgan i sme .  A - t -on  fa i t  avance r  1e  p rob lème  quand

o n  a  d i t .  q u e  l e  d i v i n r c r e s t  t t c e  q u i  n t a  p a s  d e  n o m t t ,  o u  b i e n t t c e  q u i  s e  s i t u e

pa r  de là  l a  mor t  eË  pa r  de Ià  l e  t emps"  ?  Ke rkhoven  recu le  devan t  t ou te  f o rmu-

la t i on  qu i  donne ra i t  à  l a  d i v i n i t é  une  image  dé f i n i t i ve .  La  no t i on  de  d i v i n

s racqu ie r t ,  se lon  l u i ,  dans  une  expé r i ence  i n té r i eu re  qu ton  ne  peu t  commun ique r .

Au  t ré fonds  de  l a  consc ience ,  1 ' homme se  t rouve  mys té r i eusemen t  con f ron té  à

e l l e  e t  i l  s e n t  q u ' i 1  d o i t  " o b é i r  e t  r é p o n d r e "  ( I ) .

Ce  de rn ie r  pe rsonnage  de  Wasse rmann  esÈ  l u i  auss i  un  t t che rcheu r  de

D i e u t t .  1 1  u t i l i s e  d e s  n o t i o n s  h u m a i n e s  e t  t e r r e s t r e s ,  m a i s  c e s  i r o t i o n s  r e s t e n t

m a l g r é  t o u t  d e  n a t u r e  r e l i g i e u s e  d a n s  l a  m e s u r e  o ù  i l  r e s t i t u e  à  1 ' u n i v e r s  l e s

ca rac tè res  sac rés  de  l a  d i v i n i t é .  Aga thon  vou la i t  r av i r  aux  hommes  l e -  c i e l  e t

l eu r  donne r  I a  t e r re  en  échange .  Ke rkhoven  veu t  l eu r  donne r  l e  c i e l  en  l eu r

révé lan t  l e  ca rac tè re  sac ré  de  l a  t e r re .  I 1  conv ienË  que  l t hon rne  reconna i sse

la  va leu r  du  monde  d t i c i - bas  e t  qu t i l  se  me t te  humb lemenÈ à  son  se rv i ce .  I l -

dev ra  t empére r  I t exubé rance  de  ses  é lans  e t  s r impose r  une  ac t i v i t é  f e r ven te  qu i

es t  l e  seu l  gage  de  1a  réuss i t e  ca r  on  ne  peu t  amé l i o re r  l t un i ve rs  que  pa r  é ta -

pes  success i ves r  gue  pa r  des  ac t i ons  l im i t ées  e t  i nJ -assab lemen t  répé tées .

Tou t  se  passe  ccnne  s i ,  dans  ce  combaÈ engagé  con t re  l es  i r npe r fec -

t i o n s  d e  l r u n i v e r s ,  W a s s e r m a n n  a v a i t  é t é  c o n t r a i n t  d e  b a L t r e  s a n s  c e s s e  e n  r e -

t ra i t e ,  de  descend re  de  pa l i e r  en  pa l i e r  j usqu tà  ces  méd ioc res  l i r n i t es  que

s r i m p o s e n t  s e s  d e r n i e r s  p e r s o n n a g e s .  M a i s  à  y  r é f l é c h i r  d e  p l u s  p r è s ,  o n  s t a -

p e r ç o i t  q u e  l a  s o l u t . i o n  d e  l a  l i m i t a t i o n  é t a i t  i n s c r i t e  d e  t r è s  l o n g u e  d a t e , e t

( l )  l b i d . ,  p .  5zo
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m ê m e  d e p u i s  E o u j o u r s ,  d a n s  s o n  o e u v r e .

A i n s i ,  L f A f f a i r e  M a u r i z i u s  o p p o s e  a u x  a m b i t i o n s  d ' E t z e 1  1 ' a l t e r n a t i v e

d ' u n e  a c t i o n  m o d é r é e .  M .  G h i s e l s  a f f i r m e  q u ' o n  n e  s a u r a i t  p r o g r e s s e r  a u t r e m e n t

g u ' à  u n e  a l l u r e  t r è s  l e n t e ,  e n  t e n a n t  c o m p t e  d e  l a  f a i b l e s s e  h u m a i n e  e t  d e  1 ' e r -

r e u r  i n s é p a r a b l e  d e  n o t r e  c o n d i t i o n ,  C r e s t  é g a l e m e n t  c e  q u e  P e n s e  u n  a u t r e  c u -

r i e u x  p e r s o n n a g e  d u  r o m a n ,  H a m i l t o n  L a  D u e .  D a n s  l t u n i v e r s  d e s  g r a n d e s  c i t é s

a m é r i c a i n e s ,  H a m i l t o n  L a  D u e  a c c o m p l i t  s a  b o n n e  a c t i o n  q u o t i d i e n n e ,  s a n s  i d é a -

l i s m e  e x c e s s i f  e t  e n  é v a l u a n t  c l a i r e m e n t  1 e s  d i f f i c u l t é s .  S e u l s  c o m P t e n t  P o u r

l u i  l e s  g e s t e s  c o n c r e t s  e t  m o d e s t e s ,  i l  s e  m é f i e  d e s  " e n t r e p r e n e u r s  d e  b i e n f a i -

s a n c e "  ( l )  q u i  v o i e n E  t o u t  e n  g r a n d  e t  n é g l i g e n t  1 ' e s s e n t i e l .  L u i  v a  s o n  c h e m i n

so l i t a i r e ,  conne  un  t i doux  naza r6en t '  ( 2 ) .  De  nouveau  su rg i t  l t image  du  Chr i s t ,

ma is  une  fo i s  de  p lus ,  c res t  un  sauveu r  aux  d imens ions  huma ines  qu i  chemine  de -

v a n t  n o u s .  C h e z  L a  D u e ,  i 1  n ' y  a  P a s  " d e  m e s s a g e ,  p a s  d ' é v a n g i l e ,  i l  y  a  s i m -

p lemenË une  gen t i l l esse  s imp le  e t  en fan t i ne "  (2 ) .

Comparées  à  l t amp leu r  de  l a  ques t i on  déba t tue ,  t ou tes  ces  so lu t i ons

peuven t  pa ra î t r e  é t r i quées  e t  méd ioe res .  L ré loge  du  renogcemen t  conÈras te  avec

l e  s o u f f l e  e n t h o u s i a s t e  e t  q u a s i  p r o p h é t i q u e  q u e  1 ' o n  r e s s e n t  d a n s  l a  p l u p a r t

des romans de Wass" i r " . r r r .  Pour cer ta ins commeutateurse colnme Maur ice Boucher

qui  a donné une analyse de la  pensée de l , t rassermann,  la  solut ion proPosée dans

La  t ro i s i ème  Ex i s tence  de  J .  Ke rkhoven  es t  une  so lu t i on  i l l uso i re  (3 ) .  F .  Mar -

t i n i  es t ime  que  l e  dénouemen t  du  Bonhomme aux  O ies  qu i  nous  mon t re  l t assag i sse -

men t  du  mus i c i en  Dan ie l  No r tha f fÈ  a  que lque  chose  d 'é t ro iÈ  e t  de  ch imér ique .  La

r e t r a i t e  d e  l r a r t i s t e  e s t ,  s e l o n  l u i ,  u n e  " f u i t e  h o r s  d u  t e m p s " ,  u n e  f u i t e  d a n s

le  " roman t i sme  e t  dans  un  con te  i dy l l i que "  (4 )  p lu tô t  qu run  exemp le  va lab le

p o u r  l t a v e n i r .

M .  Bouche r  f a i t  en  ou t re  remarque r  que  ce t te  so lu t i on  du  renoncemen t

es t  i nsc r i t e  dans  l a  t r ad i t i on  a l l emande  du  roman  d téduca t i on  à  l aque l l e  se

( l )  M a u r i z i u s ,  p .  3 4 4

( 2 )  l b i a . ,  p .  3 4 6 .

( 3 )  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 ,  p .

(4) . l  .  I^ lassermann, Das Gânsemânnchen, mit  einem Nachwort von
' ,Ed i t ion  Langen Mûl le r ,  l97Z

8 6  s q .

F .  M a r t i n i ,  p .  5 4 3 .
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r a t t a c h e  l t o e u v r e  d e  l , l a s s e r m a n n .  1 1  e s t  s û r ,  e n  e f f e E ,  e u ê  c e r t a i n s  a s p e c t s  d e

l r i t i né ra i re  dc  J .  Ke rkhoven  qu i  r e tou rne  à  ses  ma lades  ap rès  une  i ncu rs ion

d a n s  1 e  r o y a u m e  d e  l a  c o n n a i s s a n c e r . r a p p e l l e n t  I a  d é c i s i o n  d e  l ^ l i l h e 1 m  M e i s t e r

d e  s e  f a i r e  c h i r u r g i e n  e t  d e  s e  m e t t r e  a u  s e r v i c e  d e s  h o m m e s .  L e s  s o l u t i o n s

q u e  p r o p o s e  1 ' a u t e u r  o n t  i n d é - n i a b l e r n e n t  d e s  a n t é c é d e n t s  l i t t é r a i r e s  e t  i 1  a r r i -

v e  m ê m e  q u e  1 e s  m o d è l e s  s o i e n t  u n  p e u  t r o p  r e c o n n a i s s a b l e s .  A i n s i ,  d e s  p a r e n -

t é s  é t o n n a n t e s  s u r g i s s e n t  p a r f o i s  j u s q u e  d a n s  l a  f o r m u l a t i o n  d e s  i d é e s .  L e  b o n -

h o m m e  a u x  o i e s  q u i  d é f i n i t  1 a  v é r i t a b l e  g r a n d e u r  c o m m e  " 1 ' a c c o m p l i s s e m e n t  d ' u n e

s u i t e  s a n s  f i n  d e  p e t i t s  d e v o i r s " ,  s e  s o u v i e n t  p e u t - ê t r e  d u  v i - e u x  P a r s i

q u i ;  c h e z  G o e t h e ,  d é f i n i s s a i t  d é j à  1 a  v o c a t i o n  d e  l t h o n r n e  c o m m e  " 1 ' a c c o m p l i s s e -

men t  quo t i d i en  de  devo i r s  pén ib1es " .

La  so lu t i on  du  renoncemen t  se  ra t t ache  man i fes temen t  à  une  t rad i t i on

so l i demen t  anc rée  dans  l a  l i t t é ra tu re  a l l emande  e t  e I l e  ne  se  d i s t i ngue  pas ,  de

ce  fa i t ,  pa r  une  g rande  o r i g i na l i t é .  Ma is  e l - l e  nous  semb le  éga lemen t  t r èd  rep ré -

sen ta t i ve  de  l a  pensée  de  Wasse rmann  l u i -même '  E I1e  se  t rouve  comme imposée  pa r

un  tempéramen t  qu i  a1 l i e  à  l r en thous iasme  p rophé t i que  un  pess im isme  fonc ie r .

L r e n t h o u s i a s m e  s u g g è r e  q u e  " 1 a  j u s t i c e  e s È  1 e  c o e u r  p a l p i t a n t  d u

monder r  ;  en  même temps ,  l e  pess im isme  impose  f  i dé .e  que  l a  j us t i ce  ex i s te  t ou t

a u  p l u s  " d a n s  1 r é l é m e n t  c r i s t a l l i n . . .  s i t u é  b i e n  a u - d e s s u s  d e  n o u s "  ( l )  e t  v e r s

leque l  ne  peuven t  nous  gu ide r  n i  nos  sens  n i  nos  pa ro les  impar fa i t es  "  11  semb le

a lo rs  p résomptueux  d tex ige r  l a  j us t i ce  e t  même de  l a  reche rche r .  Peu t -ê t re  ve r -

ra - t -on ,  auss i  dans  ceÈ te  p r i se  de  consc ience  con t rad i c to i re  d tun  esp r i t  qu i

condamne  à  1 ' échec  tou te  so lu t i on  i déa le  dès  l r i ns tan t  o i i  i l  l r en t revo i t ,  une

exp l i ca t i on  de  1a  d i sha rmon ie  qu i  f r appe  I ' oeuv re  de  Wasse rmann .

( l )  S e l b s t b e t r a c h E u n g e n ,  p .  l 0 9 .
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Dans  l es  chap i t r es  qu i  p récèden t ,  nous  n tavons  vou lu  re ten i r  d tune

oeuv re  immense  que  ses  po in t s  cu lm inan ts ,  t e1  po r t ra i t ,  comme ce lu i  d rE tze l

Ande rgas t ,  t e l 1e  v i s i on ,  co rT ime  ce l l e  du  monde  amér i ca in ,  t e l  t émo ignage  qu i

n o u s  s e m b l a i t  r i c h e  e n  i m p l i c a t i o n s  s o c i o l o g i q u e s  o u  h i s t o r i q u e s  s u r -  l f u n i v e r s

d e  l a  p e t i t e  b o u r g e o i s i e  e t  s u r : l a  j e u n e s s e  a l l e m a n d e  d e  1 ' é p o q u e  w e i m a r i e n n e ,

o u  e n c o r e  1 r é v o c a t i o n  d e  t e l l e  s i t u a t i o n  p r i v i l é g i é e  p o u r  u n  r o m a n c i e r ,  c o m m e

c e l l e  d e  I ' h o m m e  d e v a n t  s e s  j u g e s .

S i  nous  nous  i n te r rogeons  ma in tenan t  su r  f  i n té rô t  essen t i e l  que

p résen ten t  t ous  ces  aspec ts  de  l t oeuv re  que  nous  avons  é tud iés ,  nous  cons ta tons

que ,  dans  Ia  g rande  ma jo r i t é  des  cas r  l a  t r aduc t i on  romanesque  des  i dées  a  re -

tenu  tou t  au tan t  no t re  a t t en t i on  que  ces  i dées  e l l es -mêmes .  Sans  Ie  con tex te

romanesque ,  sans  l e  suppo r t  des  i n t r i gues  e t  des  ac t i ons  à  t r ave rs  l esque l t r es

e1 Ies  s ' exp r imen t ,  beaucoup  de  ces  i dées  nous  semb le ra ien t  re la t i veu ren t  bana les .
/'  

Le  momen t  es t  venu  de  dé f i n i r  l e  n i veau  auque l  se  s i t ue ,  dans  1 'é -

che l l e  géné ra le  de  l a  pensée  mora le  eE  ph i l osoph ique ,  1a  ré f l ex ion  d fun  éc r i -

v a i n  d o n È t t l f o e u v r e ,  n é e  d t u n e  i m p u l s i o n  é t h i q u e ,  s e  p r o p o s e  d r e x e r c e r  u n e  i n -

f l uence  su r  l es  con tempora ins "  ( l ) .

La pensée,  humani ta i re

On  ne  sau ra i t  d6n ie r  à  l , l asse rmann  n i  I a  s i ncé r i t é  des  conv i c t i ons ,

n i  I t en thous iasme  a rden t ,  n i  l e  cou rage  sans  fa ib lesse  e t  sans  concess ion .  Son

oeuv re  sédu i t  conme 1es  j us tes  causes  i n l assab lemen t  dé fendues .  CependanÈ sa

ré f l ex ion  se  s i t ue  géné ra lemen t  dans  des  zones  moyennes .  Ses  l i v res  ne  son t

dépou rvus  n i  d r i dées  n i  de  no ta t i ons  a t t achan tes ,  ma is  i 1s  son t  pa r  a i l l eu rs

sans  o r i g i na l i t é  excess i ve  e t  on  y  décè le  ra remen t  une  pensée  de  t rès  hau te

enve rgu re .

I l s  por ten t  l rempre in te  d run  humanisme de bon a lo i  qu i  p roc lame avec

ferveur  que l thomme es t  l -a  va leur  suprêmer  gue tou t  ex is te  par  lu i  e t  do i t  ex is -

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

nouveauté .

( l )  S .  B i n g ,  o p .  c i t . ,  p .  l 0 l
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l l asse rmann  se  s i t ue  dans  l a  t r ad i t i on  de  l a  pensée  human is te ,  i I  en
r e c u e i l l e  1 r h é r i t a g e ,  m a i s  o n  n e  p e u t  p r é t e n d r e  g u ' i l  r e v i v i f i e  c e t t e  t r a d i t i o n
ou  même qu ' i l  en  exp r ime  l e  con tenu  t rad i t i onne l  soES une  fo rme  vé r i t ab lemen t
n o u v e l l e  e t  o r i g i n a l e .  I 1  f  i l l u s t r e  a u  c o n t r a i r e ,  s e l o n  s o n  t e m p é r a m e n t  q u i
e s t  c e l u i  d ' u n  c o n t e u r  e t  s e l o n  s e s  p o s s i b i l i t é s  q u i  n e  s o n t  p a s  c e l l e s  d , u n
e s p r i t  c a p a b l e  d e l o n g u e s  r é f l e x i o n s  a b s t r a i t e s ,  à  u n  n i v e a u  m o y e n ,  p r ê t a n t  à
I t h u m a n i s m e  u n e  f o r m e  a c c e s s i b l e  e t  c o m n e  v u r g a r i s é e .

Sous  sa  p1ume,  l a  pensée  human is te  ne  se  p résen te  pas  conme un  sys -
t è m e  p h i l o s o p h i q u e  s t r u c t u r é ,  o n  n e  t r o u v e  p a s  u n e  r é f l e x i o n  à t e n s e m b l e  s u r  1 a
cond i t i on  huma ine  en  géné ra l ,  ma is  p lu tô t  une  mu l t i t ude  < ie  cons idé ra t i ons  mo-
ra les r  sans  cesse  rep r i ses  e t  d Iune  compréhens ion  imméd ia te  :  l r homure  mo< ie rne
a  é t o u f f é  l e s  s e n t i m e n t s  r  o r .  c e  s o n t  1 e s  f o r c e s  d u  c o e u r  q u i  s o n t  e s s e n t i c l l c s  ;
l r h o m m e  m o d e r n e  e s t  i n d i v i d u a l i s t e  e t  é g o i s t e ,  i l  m é p r i s e  l e s  a u t r e s ,  o r  s e u -
l es  comp ten t  I a  pe rsonne  e t  r a  communau té  huma ines . . .

S i  l a  hau teu r  de  vue  d run  ph i l osophe  fa i t  man i fes temenÈ dé fau t  à
I ' I âsse rmann ,  i l  f a i t  p reuve  pa r  con t re  d tune  a t t en t i on  géué reuse  à  l r éga rd  de
t o u t e s  l e s  m a n i f e s t a t i o n s  d e  l t h u m a i n  ;  i l  s e  p l a c e  a u  n i v e a u  d e s  r é a 1 i t é s  q u o -
t i d i e n n e s  e t  a v e c  u n e  s o l l i c i t u d e  d o n t  i I  n e  s e  d é p a r t i t  j a m a i s ,  i l  s e  p r o p o s e
d texe rce r  pa rm i  l es  homrnes  une  ac t i on  qu i  do i t  l es  a rné l i o re r  mora iemen t  e t  a l l é -
ge r  l eu r  sou f f rance .

P lus  qu tun  vé r i t ab le  penseu r  human is te ,  nous  reconna i ssons  en  l r r i
un  éc i i va in  aux  p réoccupa t i ons  human i ta i res ,  c res t -à -d i re  un  ê t re  souc ieux  de
tous  l es  i n té rê t s  de  l t homme,  t ou jou rs  p rê t  à  i n te rven i r  pou r  dénoue r  t e1 le  ou
t e 1 l e  s i t u a t i o n ,  p o u r  p o r t e r  r e m è d e  à  t e l  o u  t e l  m a l .

C e t  h u m a n i t a r i s m e  s e  l i t  p a r t o u t  d a n s  s o n  o e u v r e ,  q u , i l  s r a g i s s e  d e s
romans  P rop remen t  d i t s ,  de  l a  co r respondance  ou  des  i nno rnb rab les  a r t i c l es  pa rus
d a n s  l a  p r e s s e .

A i n s i ,  I ' 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  r u i  i n s p i r e
e t  s incère  réprobat ion .  En l9 lo ,  i l  no te  dans  son journa l  :

"L rar rogance de  ceux  qu i  possèdent  augmente  presque de
la  misère  des  pauvres  ne  grand i t  pas  moins"  ( l ) .

une cons tante

j o u r  e n  j o u r ,

( l )  c i r . ' J S p e y e r ,  o p .  c i È . ,  p .  l l 7 .
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D a n s  u n e  l e t t r e  d e  1 9 2 0 ,  a d r e s s é e  à  u n  c o r r e s p o n d a n t  i n c o n n u  ( l )  s a

consc ience  s rémeu t  du  so r t  des  en fan ts  ma lheu reux  ;

" Y  a - t - i l  q u e l q u e  c h o s e  d e  p l u s  p i t o y a b 1 e . . . ,  d e  p l u s  m o n s t r u e u x

que  des  en fan ts  qu i  sou f f ren t r . qu i  on t  f r o i d  eÈ  fa im"  ?

L e  8  m a r s  1 9 3 1 ,  i 1  f é l i c i t e  l r a u t e u r  f r a n ç a i s  V i c t o r  M a r g u e r i . t t e  ( 2 )

à  I ' occas ion  de  Ia  pub l i ca r i on  du  l i v re  ! g_p=g f :&_ !gg1 r rg  (pa r i s  l 93 l )  ;  i l

d é n o n c e  a v e c  v é h 6 m e n c e  " 1 e  d é s e r t  d r i g n o m i n i e  e t  d ' i r r e s p o n s a b i l i t é  d a n s  l e q u e l

nous  so inmes  condamnés  à  v i v re t t  e t  i l  p roc lame  l a  nécess i t é  de  fa i re  en tend re

l a  v o i x  " d e  l a  j u s t i c e  o u t r a g é e  e t  d é s h o n o r é e "  ( l ) .

L r a r t i c l e  W a s  i s t  B e s j - t z . ? ,  p u b l i é  1 a  m ê m eannée  que  Chr i s t i an

I ^ Iahnscha f fe ,  t ou rne  au tou r  de  semb lab les  p rob lèmes  (3 ) .  Les  i néga l i t és  en t re

les  hommes  son t  c r i an tes ,  l a  d i v i s i on  du  co rps  soc ia l  en  deux  g roupes  es t  i n to -

1é rab1e ,  l r ex igence  d tun  "m in imum v iËa1"  pou r  chacun  do i t  ê t re  i r nméd ia temenÈ

s a t i s f a i t e .  .  .

Dans  un  au t re  doma ine ,  Wasse rmann  n thés i t e  pas  à  s té leve r  pub l i que -

men t  en  l 9 l 4  con t re  l e  rég ime  de  te r reu r  po l i i - c i è re  dans  l a , ,Russ ie  t za r i s te

e t  i l  r éc lame  une  a rné l i o ra t i on  des  cond i t i ons  de  dé ten t i on  qu i  r es ten t  i gnomi -

n i e u s e s  ( 4 ) .

L a  r é u s s i t e  l i t t é r a i r e

I 1  s e r a i t  à  l a  f o i s  f a c i l e  e t .  f a s t i d i e u x  d e  d r e s s e r  u n  i n v e n t a i r e

compleÈ des  pr ises  de  pos i t ion  de  I ' Iassermann sur  les  p rob lèmes de  son temps.

Depu is  L tH is to i re  de  la  jeune Renate  Fuchs  qu i ,  au  tournant  du  s ièc1e,  lu i

assure  la  cé lébr i té ,  jusqu 'au  roman pos thume La t ro is ième Ex is t " I -_g"  Jg !Sp! .

( l )  i n é d i t ,  M a r b a c h

(2 )  V ic to r  Marguer i t te  -1866/1942-  es t  l fau teur  de  ronans  e t  de  nouve l les  fo r -
tement  marquées par  les  p réoccupat ions  soc ia les .  11  p la ide  en  faveur  de
la  jus t i ce  soc ia le ,  de  1 témanc ipa t ion  de  la  femme,  du  rapprochemenÈ des
peup les .  Sa pensée humani ta i re  p résente  des  t ra i ts  communs avec  ce l1e  de
I.Jas sermann.

( 3 )  c f .  L e b e n s d i e n s t ,  p .  4 3 l . s q .

(4 )  I ^ Ias  so l len  w i r  tun ? ,  L e b e n s d i e n s t .  1 1  s t a g i t  d ' u n e  l e t t r e  é c r i t e  p a r
teur en réponse à' l  
la  s i tua t ion  dans

.  a r t i c le  que Wi lhe lm Herzog ava i t  pub l ié  en  l9 l4
l r a u -
sur

les  p r isons  russes
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K e r k h o v e n ,  e n  p a s s a n È  p a r  C h r i s t i a n  W a h n s c h a f f e  e È  L ' A f f a i r e  M a u r i z i u s ,  i l

n r e s t  g u è r e  d e  p r o b l è m e  d e  l a  s o c i é È é  c o n t e m p o r a i n e  q u ' i 1  n t a i t  p l u s  o u  m o i n s

a b o r d é .  Q n t e l l e  p r ê c h e  l a  l i b é r a t i o n  d e  I a  f e m r n e  o u  q u r e l l e  s f é l è v e  c o n t r e

1e  chômage ,  l e  paupé r i sme  ou  l e  so r t  i n j us te  des  en fan ts  o r ; rhe l i ns ,  t ou te

s o n  o e u v r e -  t r a d u i t  d e s  p r é o c c u p a t i o n s  h u m a n i t a i r e s  c o n s t a n t e s  ( l ) .

Sans  dou te  peu t -on  vo i r  1à  une  des  ra i sons  du  succès  que  connu t

I { a s s e r m a n n  a u s s i  b i e n  e n  A l l e m a g n e  q u t à  1 ' é t r a n g e r  e t  p a r t i c u l i è r e m e n t  e n  A m é -

r i que .  Chacun  pouva i t  se  sen t i r  conce rné  pa r  des  l i v res  qu i ,  é tan t  donné  l eu r

a m p l e u r  e t  l e u r s  m r r l t i p l e s  f a c e t t e s ,  1 u i  r e s t i t u a i e n t  f o r c é m e . n t  q u e l q u e  a s p e c t

eË  que lque  p rob lème  de  son  un i ve rs  f am i l i e r .  Pe rsonne  ne  pouva i t  r es te r  i nsen -

s i b l e  à  l r a p p e l  d t u n e  c o n s c i e n c e  t o u j o u r s  e n  é v e i 1  q u i  s r a t t a c h a i t  à  d é n o n c e r

1 e s  f 1 ê a u x  d u  t e m p s  e t  i n v i t a i t  l e  l e c t e u r  à  p a r t i c i p e r  à  1 ' é l a b o r a t i o n  d ' u n

vas te  réqu i s i t o i r e  con t re  l e  s i èc le .  Le  succès  de  l ^ i asse rmann  È ienÈ  sans  dou te

pou r  une  l a rge  pa r t  au  f a i t  qu r i l  posa i t  dans  des  te rmes  abo rdab les  des  p rob lè -

mes  d tune  va leu r  géné ra le  man i fes te  ou  d tun  i n té rô t  hu rna in  i ncon tes tab le .  11

t i en t  éga lemen t  au  fa i t  qu ' i l  p ropo ia i t  à  ces  p rob lèmes  des  so lu t i ons  au tou r

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

11  es t  impo r tan t  de  rappe le r  i c i  que  l ^ l asse rmann  n res t  l r homme d 'au -

c u n e  é c o l ê ,  d t a u c u n e  é g l i s e ,  d ' a u c u n  p a r t i .  I ) a n s  l e  d o m a i n e  d e  l r a c t i v i t é  l i t -

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

i l  man i fes te  de  1a  rése rve  à  l ' éga rd  de  l a  communau té  j u i ve .  Dans  1e  doma ine

po t i t i que ,  son  souc i  d t i ndépendance  es t  enco re  p lus  a f f i rmé  e t  sa  mé f i ance  p lus

( l )  .1 .C.  B lankenage l  a  fa i t  l r inventa i re  des  thèmes favor is  de  Wassermann.  I1
a  éga lement  démor- r t ré  que l rex t rême d ivers i té  des  prob lèmes humains  e t  so-
c iaux  abordés  a ins i  que la  pass ion  avec  laque l le  1 'au teur  a  dé fendu ses
idéaux  humani ta i res  on t  nu i  à  l tharmon ie  de  l toeuvre  :  "Cer ta in  under ly ing
mot i fs  a re  repeated  in  l l l assermannrs  works .  Most  impor tan t  o f  these are  the
p r o b l e m  o f  j u s t i c e ,  m a n r s  i n d i f f e r e n c e  t o  t h e  l o t  o f  h i s  f e l l o w s ,  t h e
p l igh t  o f  the  Jew in  a  soc ie ty  dominated  by  Aryans ,  the  complex i ty  o f  human
charac ter ,  unhappy mar r iage,  d ivorce ,  the  conf l i c t ing  v iews o f  o lder  and
younger  genera t ions ,  d i f f i cu l t ies  conf ron t ing  pos t -v rar  you th ,  the  t rea tment
o f  c r im ina ls  in  pena l  ins t i tu t ions ,  the  impor tance o f  appea l ing  to  the

.se l f - respec t  o f  those regarded as  base and degraded,  womants  sphere ,  and
the  prob lem o f  ev i l .  Such mot i fs  and the  au thor ts  sense o f  soc ia l  m iss ion
someÈimes s tand ou t  too  bo ld ly  to  p roduce an  harmon ious ,  sa t is fy ing ,  a r t i s -
t i c  e f fecÈ.  ! i lassermann had a  s t rong mess ian ic  u rge  to  p romote  jus t i ce  and
k indness  in  human re la t ions .  Consequent ly  he  was more  inÈeres ted  in  the
presentat ion of ideals by which men l ive than in the exact reproduct ion of
ou tward  rea1 i ty " .  J .C.B lankenage1,  The w- r i t ings- .  o f  Jakob Wassermann,  Bos ton2
1 9 4 2 ,  p .  l B .
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s o u r c i l l e u s e '  T o u s  c e u x  q u i  " v e u l e n Ë  r é f o r m e r  l e  m o n d e  p a r  l a  t h é o r i e , , ( l )  l u i
s o n t  s u s p e c t s t e t  d a n s  l t A l l e m a g n e  d e  l r l e i m a r  i l  n t a b h o r r e  r i e n  t a n t  q u e  , , c e s
organ isa t ions  qu i  jouent  la  comédie  s imiesque de  la  gauche e t  de  1a  dro i te  avec
s e s  d i s p u t e s  s a n s  f i n  e t  s a  c o n f u s i o n  b a b y l o n i e n n e , ,  ( 2 ) .  u n  t e m p s  d u r a n t ,  i l
é p r o u v e  q u e r q u e  s y m p a t h i e  p o u r  l a  r : é v o l u t i o n  r u s s e  m a i s  b i e n  v i t e  i 1  p r e n d  s e s
d i s t a n c e s  e t  i 1  a f f i r m e  q u t o n  n e  r é s o u d r a  p a s  l e  p r o b l è m e  d e  1 a  r é p a r t i t i o n  d e s
r i c h e s s e s  e n  r é a l i s a n E  " l t e x p r o p r i a t i o n  q u ' e x i g e  l e  c o m m u n i s m e  m o d e r n e , , ,  r n a i s
en amenant  I 'homme à  fa i re  ta i re  ses  dés i rs  e t  à  p ra t iquer  re  , ,dépou i l lement
q u e  r é c l a m e  l e  m y t h e  b o u d d h i q u e "  ( 3 ) .

Dans tous  les  domaines ,  I ^ Iassermann fa i t  f igure  de  so l i ta i re ,  ma is
p a r a d o x a l e m e n t ,  c t e s t  c e t t e  s i t u a t i o n  d t i s o r é  q u i  f a i t  d e  l u i  1 , é c r i v a i n  d r u n
v a s t e  p u b l i c '  L i b r e  d e  t o u t  l i e n  e t  d e  t o u t  e s p r i t  d e  p a r t i ,  i l  f a i t  l a r g e m e n t
appe l  aux  va leurs  mora les  e t  aux  t rad i t ions  humaines  exempra i res  res  p rus
é p r o u v é e s  e t  s u r t o u t  l e s  p l u s  u n i v e r s e l l e m e n t  r e c o n n u e s  : 1 r a m o u r ,  r a  g r a n d e u r
du sent iment '  le  sens  de  l ren t ra ide  ou  1 'abandon de  so i  son t  au tan t  de  vareurs
nob les  q-u 'aucun lec teur  ne  peuÈ va lab lement  récuser .  En dé fendant  ces  vareurs
é terne l les '  de  nombreuses  f igures  de  t rJassernann gagnent  la  sympath ie  du  pub l ic .
Avant Joseph Kerkhoven qui revient humblement à sa tâche et Marie Bergmann qui
ouvre  une ins t i tu t ion  pour  en fanLs  orphe l ins ,  1e  gard ien  de  pr ison  K laku tsch ,
proc lame '  dans  LrAf fa i re  Maur iz iusr  gu ' i r  es t  imposs ib le  de  t rans former  le  mon-
de '  ma is  qu ton  peut  amél io rer  la  na ture  des  rappor ts  humains  , ,en  ne  fa isan t
d e  m a l  à  p e r s o n n e "  ( 4 ) ,  e n  a g i s s a n t  t o u j o u r s  a v e c  c e t t e  g e n t i l l e s s e  q u i  , , f a i t
s touvr i r  1es  coeurs ,  comrne la  rac ine  de  mandragore  fo rce  les  ser ru res  d ,a i -
r a i n "  ( { ) .

c res t  peut -ê t re  dans  Etze l  Andergas t  qu 'on  t rouve ra  mei r leure  i1 -
lus t ra t ion  de  1a  pensée humani ta i re  de  l rau teur .  Le  lec teur  ass is te  avec  in té -
r ê t  à  1 ' e n t r e p r i s e  d e  N e I l  M a r s h a l l r  l a  r i c h e A m é r i c a i n e ,  q u i  f o n d e  e t  d i r i g e
des  é tab l i ssemenÈs de b ien fà isance où  e I le  recue i l le  les  nécess i teux  de  tou t
o r d r e .

( l )  E t z e l ,  p . 4 6 4 .

( 2 )  I b i d .  ,  p .  373 .

(3 )

(4)

Lebens d iens  t , p .45o ,

Maur iz ius , p .  459 /6o .
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C e s  d i f f é r e n t e s  s o l u t i o n s  s o n t  a p t e s  à  e m p o r t e r  1 ' a d h é s i o n  d ' u n

la rge  pub l i c  dans  l a  mesu re  où  e l l es  t émo ignen t  de  l ouab les  e t  géné reuses  i n -

t e n t i o n s ,  s a n s  p o u r : a u t a n t  s o r t i r  < l e s  l i m i t e s  d u  p o s s i b l e  e È  s e m b l e r  u t o p i q u e s .

Ma is  9  pa ra l l è l emenÈ,  I ' oeuv re  de  Wasse rmann  peu t  auss i  sédu i re  pa r

l e s  v a s t e s  p e r s p e c t i v e s  q u t e l l e  o u v r e  e t  q u i  s o n t  t o u t  1 e  c o n t r a i r e  d e s  s o l u -

t i o n s  m e s u r é e s  q u e  n o r : s  v e n o n s  d t é v o q u e r .  L t e n t h o u s i a s r n e  p r o p h é t i q u e  y  r e t i e n t

a u s s i  s o u v e n t  l r a t t e n t i o n  q u e  1 ' h u m i l i t é  e t  l e  s e n s  d u  p o s s i b l e ,  l e s  p e r s o n n a -

ges  ho rs  du  commun  eon ime  Chr i s t i an  Wahnscha f fe  ou  E tze l  Ande rgas t .  s ra t t i r e r r t

au tan t  de  sympa th ie  que  ceux  qu i  accep ten t  l es  méd ioc res  l im i t es  de  l eu r  huma. -

n i t é .  W a s s e r m a n n  n e  s o l l i c i t e  p a s  m o i n s  1 e  g o û t  d e  1 r a b s o l u ,  l a  f a c u l t é  d ' e n -

t h o u s i a s m e  e t  d e  r â v e  d e  s e s  l e c t e u r s  q u e  l e u r  s c e p t i c i s m e  o u  l e u r  s e n s  r a s s i s .

Da r r s  ce t  esp r i t ,  i l  f a i t  t r ès  f r équemmen t  appe l  aux  re l i g i ons  pou r  en  r ce ten i r

ce  qu te l l es  on t  de  p lus  a t t achan t ,  de  p lus  un i ve rse l ,  de  p lus  con fo rme  aux  as -

p i ra t i ons  é te rne l l es  des  hommes  ;  i 1  rep rend  à  son  compte  en  l es  mod i f i an t

f  i dée  rédempt r i ce ,  l a  p romesse  d 'un  aven i r  me i l l eu r ,  f  i déa l  de  cha r i t é  ch ré -

t i e ' nne  ou  1e  dépou i l l emen t  bouddh ique .

I1  es t  t r ès  i n té ressan t  de  sou l i gne r  7a  r ' e f . ê rence  f réquen te  au  houd -

dh i sme  qu i ,  dans  l es  années  20 ,  é ta i t  p rop re  à  sédu i re  l es  l ec teu rs  d tEu rope

a u s s i  b i e n  q u e  c e u x  d ' A m é r i q u e  ( l ) .  A  l a  d é c a d e n c e  e u r o p é e n n e  q u e  c e r t a i n s

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

dans  L 'A f fa i re  Maur i z i us ,  Wasse rmann  vou la i t  oppose r  f  i déa i  ha rmon ieux  d tun

sp: ' r i tua l i sme capab le  de  régénérer ,  ou  du  moins  d tenr ich i r  les  c iv i l i sa t ions

occ identa les .  On remarquera  au  passage 1a  d is tance qu i  sépare  la  ré f lex ion  de

l r a u t e u r  e n  c e  d o m a i n e  e t  l e s m é d i t a t i o n s a u x q u e l l e s  s e  l i v r e  H .  H e s s e  à  l a  m ê -

me êpoque,  dans  son S iddhar ta  (1922) .

A propos de Christ ian l , t rahnschaffe qui empruntc de nonbreux traiÈs

au Bouddha, Wassermann ne se souvient guère que des schémas généraux :  la né-

cess i té  du  renoncement ,  les  d i f fé ren tes  é tapes  de  la  p r ise  de  consc ience,  de

1 r é v e i l ,  d o n t  i l  n o u s  r e s t i t u e  s u r t o u t  l e s  r n a n i f e s t a t i o n s  l e s  p l u s  a p t e s  à

f rapper  l t imag ina t ion .  Gautama es t  devenu 1e  Bouddha -ce lu i  qu i  sa i t -  après

avo i r  eu  1a  révé la t ion  des  t ro is  maux essent ie ls  dont  souf f re  le  monde :  la

malad ie ,  la  v ie i l lesse  e t  la  mor t .  Chr is t ian  Wahnschaf fe  émer fe  lu i  auss i  à  la

( l )  On t rouvera
dhisne dans
c1e I . Ias ist

de  mul t ip les  t races  de
Die Juden von Zirndorf ,

l t intérêt de I^Iassermann pour le boud-
Chr is t ian  t lahnschaf fe  e t  dans  l ra r t i -

B e s i t z  ? , Lebensd iens  t .
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l um iè re  ap rès  ê t re  passê  pa r  une  sé r i e  de  s ta t i ons  que  I ' au t -eu r  t r a i t e  dans  un

esp r i t  r omanesque  e t  don t  son  imag ina t i on  exubé ran te  se  dé1ec te  à  mu l t i p l i e r

1e  nombre .  Du  che rn inemenË du  Bouddha ,  f  i t i né ra i re  de  Chr i s t i an  nous  res t i t ue

l r a s p e c t  e x t é r i e u r  e t  s u p e r f i c i e l .  L e  r o m a n  d e  H .  H e s s e  a u  c o n t r a i r e ,  t i r e  1 a

somme d tune  expé r i e .nce  vécue  en  p ro fondeu r  ;  au  t e rme  d tune  au then t i que  con -

f r o n L a t i o n  a v e c  l e  m o n d e  r é e l  d e  1 ' I n d e  e t  d e  l a  p e n s é e  b o u d d h i q u e  q u i  c o n s t i -

t u e n t  l e  v é r i t a b l e  c a d r e  d e  l f a c t i o n ,  S i d d h a r t a  a b o u t i t  à  u n e  f o r m e  o r i g i n a l e

d e  r e l i g i o n .  D e  l t e n s e i g n e m e n t  d u  B o u d d h a  i l  r e f u s e  1 e  p e s s i m i s m e  m é t h a p h y s i q u e

e E  1 a  d i s s o l u t i o n  d e  1 a  p e r s o n r a l i t é  d a n s  l a  s o u f f r a n c e  u n i v e r s e l l e .  A  t r a v e r s

son  pe rsonnage ,  H .  Hesse  donne  à  comprend re  que  pou r  l t homme eu ropéen  1a  vo ie

de  l a  sagesse  ne  passe  pas  pa r  l e  renoncemen t  bouddh ique  e t  pa r  l e  N i r vâna ,

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

de  l a  t âche  quo t i d i enne .

Dans  Chr i s t i an  l { ahnscha f fe ,  l e  monde  de  l r I nde  e t  du  bouddh i sme

n tes t  pas  app ro fond i  de  l a  so r te ,  n i  soumis  à  une  vé r i t ab le  ré f l ex ion  c r i t i que .

Les  p récep tes  h indous  se  L rouven t  s imp lemen t  t r ansposés  dans  1e  monde  d tOcc iden t , ,

i l s  son t  app l i qués  d i rec temen t  aux  réa l i t és  é t rangÈres .  Wasse rmann  l es  p ropose ,

à  t r ave rs  son  pe rsonnage ,  comme des  rece t tes  qu t i l  t i en t  d ' emb1ée  pou r  i n fa i l -

1 i b 1 e s .  C e t t e  È r a n s p o s i t i o n  a  q u e l q u e  c h o s e  d e  s c h é m a t i q u e  e t  d r a r t i f i c i e l .

Ch r i s t i an  Wahnscha f fe  veu t  t r ans fo rmer  l e  monde ,  ma is  i l  conna î t  ma l  l es  a rmes

d o n t  i 1  d i s p o s e  e t  e l l e s  s r a v è r e n t  r a p i d e m e n t  i n a d a p t é e s .

On  cons ta te  que  l a  pensée  de  l ^ l asse rmann  en  ce  doma ine  se  s i t ue  en

r e t r a i t  p a r  r a p p o r t  à  c e l l e  d e  H .  H e s s e .  I 1  n r e s t  c e p e n d a n t  p a s  d o u t e u x  q u t e n

s a e r i f i a n t  à  u n e  m o d e  d e  l r I n d e  q u i  é t a i t  d é j à  t r è s  a f f i r m é e  d e  s o n  È e m p s ,

Wassermann a i t  réuss i  à  se  cor re i l ie r  tou t  un  pub l ic  que drau t res  persuada ien t

du  "déc l in  de  l r0cc ident "  e t  qu i  t rouva i t  dans  son l i v re  une réponse à  ses

in te r rogat ions .  L rappe l  au  bouddh isme ne donne sans  doute  pas  l ieu  dans  Chr i -

r t ian  Wahnschaf fe  à  une ré f lex ion  t . rès  o r ig ina le ,  ma is  i l  s raccorde avec  les

prêoccupat ions  du  temps.  A ins i ,  le  roman donne tou t  à  Ia  fo j -s  l rexac te  mesure

d e s  p o s s i b i l i t é s  d e  r é f l e x i o n  a b s t r a i t e  d e  1 ' a u t e u r  e t  u n e  d e s  c l e f s  d e  s a

réuss i te  de  romanc ier .

Doué de  poss ib i l i tés  moyennes par  rappor t  aux  écr iva ins  de  tou t

premier  p lan ,  ! ' l assermann a  souvent  dépassé ces  écr iva ins  en  succès .  IL  ne  fau t

pas  vo i r  1à  un  paradoxe;  c resE sans  doute  dans  ces  poss ib i l i tés  moyennes que



r é s i d e  1 ' e x p l i c a t i o n

Th .  Mann  éc r i va iË  pa r

t t voÈre  nom

s u r  l e  p u b l i c  s o n t  à

p u b l i c  g i g a n t e s q u e . . .

m e s  s u c c è s . . . "  ( l ) .
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d ' u n e  r é u s s i t e  d o n t  1 e s  c o n t e m p o r a i n s  m e s u r a i e n t  1

e x e m p l e  e n  l 9 2 l  :

resp lend i t ,  tous  1es  ins t ruments  qu i  permet ten t  d

v o t r e  e n t i è r e  d i s p o s i t i o n .  V o t r e  p r o d u c t i o n  t r o u v e

L e  B o n h o m m e  a u x O i e s ,  C h r i s t i a n  W a h n s c h a f f e  s o n t

t  amp leu r  .

l r o i r

un

d t é n o r -

W a s s e r m a n n  n t e s t  n i  u n  d e  c e s  t r è s  g r a n d s  r o m a n c i e r s  d o n t  1 e s  q u a l i -

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

t o t a l e m e n t  d é p o u r v u s  d e  q u a l i t é s .  S e s  r o m a n s  s e  s i t u e n t  d a n s . u n e  z o n e  i n t e r m é -

d i a i r e .  I 1 s  n e  s o n t  n i  < l t i n c o n t e s t a b l e s  c h e f s - d ' o e u v r e  - e n c o r e  q u e  c e r t a i n s  1 e

so ien t  rée l1emen t ,  comne  L tA f fa i re  Maur i z i us -  ma is  i l s  n ' appa r t i ennen t  pas  non

p lus  à  l a  l i t t é ra tu re  pu remen t  réc réa t i ve .

A  m i - chemin  en t re  I a  s imp le  i n t r i gue ,  l e  réc i t  à  1 ' é ta r  pu r ,  exc lu -

s i vemen t  des t i né  à  f a i r e  Eou rne r  1es  pages ,  e t  l a  ré f l ex ion  abs t ra i t e ,  i l s  p ro -

posen t  au  pub l i c  des  i dées  access ib les  dans  l e  cadçe  d tun  r6c i t  a tÈ rayan t .

L ' a u t e u r  y  f a i t  p r e u v e  d e  c o n s i d é r a t i o n  à  1 t é g a r d  d u  1 - e c t e u r ,  i l

l t i n v i t e  s a n s  c e s s e  à  d é p a s s e r  l t h o r i z o n  é t r o i t  d e  l r a c t i o n ,  à  d é c o u v r i r  l e s

p ro longemen ts  moraux ,  à  sc ru te r  1es  pe rspec t i ves  ph i l osoph iques  qu i  se  dess i -

n e n t  ;  m a i s  p a r  a i l l e u r s ,  l e  l e c t e u r  n t e s t  p a s  s u r m e n é ,  o n  n t e x i g e  p a s  t r o p  d e

sa  na tu rê l1e  pa resse ,  on  l u i  épa rgne  une  ré f l ex ion  t rop  l ong temps  sou tenue .

L r a c t i o n ,  t o u j o u r s  p r é s e n t e ,  t r a d u i t  l a  p e n s é e  e n  t e r m e s  c l a i r s ,  f  i l l u s t r e ,

l a  u ra té r i a l i se  e t  l u i  p rê te  une  fo rme  fam i l i è re  e t  p roche  ;  sans  cesse  e l I e

a j o u t e  1 ' a g r é a b l e  à  l r u t i l e .

Les  romans  de  Wasse rmann  racon ten t  des  h i s to i res  cap t i van tes  e t  son t

en  même temps  p lus  que  de  s imp les  h i s to i rês  . .  La  pensée  y  ennob l i t  en  que l -

que  so r te  l e  réc i t ,  Èand i s  que  ' l e  réc i t  y  rend  Ia  pensée  access ib le .  Wasse rmann

se  fa i t  une  hau te  i dée  de  son  pub l i c ,  i I  l u i  p ropose  p lus  qu 'un  d i ve r t i s -

semenÈ e t  en  même temps  i l  possède  au  p lus  hau t  deg ré  1a  facu l t é  de  caP te r

e t  de  re ten i r  son  a t t en t i on .

Ce ta lent  except ionnel  de conteur  apparaî t  courne 1e t ra i t  fondamen-

ta l  de  son  tempéramen t .  A11 ié  à  une  facu l t é  de  ré f l ex ion  mora le  e t  ph i l osoph ique

( l )  c i t .  M .  K a r l w e i s ,  o p .  c i t . ,  p .  3 3 4 1 3 3 5 .
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n e t t e m e n t  m o i n s  o r i g i n a l e  m a i s  t o u j o u r s  p r é s e n t e ,  i l  l u i  a  v a l u  l e  s u c c è s  q u e
l t o n  c o n n a î t .  T o u t  c e l a  e x p l i q u e  q u e  w a s s e r m a n n  n t a i t  p a s  é t é  1 , é c r i v a i n  d r u n
c é n a c l e ,  m a i s  c e l u i  d t u n  v a s t e  p u b l i c .

C o n t e r ,  b â t i r  u n  r é c i t ,  s u p p o s e  d t a b o r d  q u e  1 e  r o m a n c i e r  e s t  c a p a -
b l e  d e  c a n p e r  e t  d r a n i m e r  d e s  p e r s o n n a g e s ,  d e  1 e s  m e t t r e  e n  r e l a t i o n  l e s  u n s
a v e c  1 e s  a u t r e s -  U n  a r r t e u r  c o m m e  W a s s e r m a n n  q u i  c o n d u i t  d e s  a c t i o n s  t o u j o u r s
f o r t e m e n t  n o u r r i e s  d a n s  l e s q u e l l e s  s o n t  e n g a g é e s  d e  n o m b r e u s e s  f i g u r e s ,  d o i t
p a r  c o n s é q u e n t  ê t r e  u n  b o n  o b s e r v a t e u r  d e  l a  n a t u r e  h u m a i n e ,  u n  b o n  p s y c h o l o g u e
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e s t  r e s t é  c e  p s y c h o l o g u e  à

Les  Ju i f s  de  Z i rnc io r f  e t

r o m a n s ,  c r e s t  d t a b o r d  1 a  d i -

h u m a i n e s  é t u d i é s .v e r s i t é  d e s  t y p e s

DES ETUDES PSYCHOLOGI S DIUNE GMNDE DIVERSITE

w a s s e r m a n n  a i m e  à  d é c r i r e  1 e s  d i f f é r e n t s  " â g e s  d e  l a  v i e "  ( l ) ,  l a
p s y c h o l o g i e  d e  l r e n f a n t  e t  d e  1 ' a d o l e s c e n t  ( 2 ) , l a  t r a n s i t i o n  t o u j o u r s  d i f f i -
c i l e  v e r s  l ' â g e  a d u l t e  a v e c  s o n  i n s a t i s f a c t i o n  v a g u e  e t  1 r é v e i l  d e  l a  s e x u a l i -

Ë é '  L e s  p r o b l è m e s  d e  l a  j e u n e s s e ,  s o n  a t t i t u d e  f a c e  à  l a  v i e ,  s e s  é l a n s  d e  r é -
v o l t e  e t  s a  l u c i d i t é '  s o n  f a n a t i s m e  e t  s o n  n i h i l i s r n e  f o n t  1 ' o b j e t  d e  m u l t i p l e s
romans  (3 )  '  Un  au t re  t hème  favo r i  es t  l a  c r i se  psycho log ique  e t  mora le  de  I  r ho rn -

me  mûr  au  tou rnan t  déc i s i f  de  l r ex i s tence  ;  Sy l ves te r  von  E r f f t ,  Fabe r  e t
Laud in  (4 )  son t  des  t ' homnes  de  qua ran te  ans " r  gu i  s t i n te r rogen t  su r  l eu r  v i e
passée  e t  sen ten t  que  tou t  peu t  enco re  ê t re  re rn i s  en  ques t i on .

La  rna îÈ r i se  de  l r a r t  du  po r t râ i t  se  man i fes te  su r tou t  dans  Ia  pe in -

ture du caractère férn in in.  Le Bonhomme aux o ies présente par  exemple quatre por-
È ra i t s  de  femmes  f i nemen t  c i se lés .

N o u s  t r o u v o n s  t o u t  d ' a b o r d  l e s  d e u x  f i l l e s  d e  l t i n s p e c t e u r  J o r d a n ,
G e r t r u d  e t  L e n o r e .  G e r t r u d ,  l t a î n é e ,  e s t  a u s t è r e ,  p i e u s e  e t  p r e s q u e  b i g o t e ;
son  tempéramen t  e f f acé  l a  condamne  à  l a  pass i v i t é ,  son  doma ine  es t  ce lu i  des

ac t i v i t és  domes t i ques .  Sa  soeu r  Leno re ,  beaucoup  p lus  j eune ,  es t  d run  na tu re l
sens ib le  e t  en joué  ;  an imée  d 'une  sa ine  v i t a l i t é ,  e r l e  a  unè  a t t iËude  con f i an te

e t  un  compor temen t  équ i l i b ré .  Do ro thea  Dôder le in ,  gu i  se ra  I a  t r o i s i ème  épouse

du  mus i c i en '  es t  une  pe rsonna l i t é  p lus  dé rou tan te .  E l l e  appa ra î t  d ' abo rd  sous
un  éc la i rage  pos iÈ i f ,  sa  v i vac i t é  e t  son  e f f r on te r i e  l u i  va len t  l a  sympa th ie  de

( l )  W a s s e r r D a n n  a  d r a i l l e u r s  i n t i t u l _ é
v res  comp lè tes  dans  l eque l  son t
L 'Homme de 4O an: .  De même, le
f f i  le  passage de

Die  Lebensa l te r  un  des  vo lumes de  ses  Oeu-
rffiomans Erwin Reiner eÈ

t i t re  Ober l ins  d .u i  .S tn f "n Ïs t l ign i f  i ca t i f  :
son personnage AtTtr;ffi"ce à 1'àge adulte

( 2 )

(3 )

e n  t r o i s  p h a s e s  s u c c e s s i v e s .

L 'A ! fa i re  l laur iz ius ,  Ober l in  .

Erwin Reiner,  Christ ian t{ahnschaffe,
Andergas t . .

( 4 )  L rHomne  de 40 ans , Faber , Laud in .

Laud in , L r A f f a i r e  M a u r i z i u s ,  E t z e l
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son  en tou rage  eE  ce l l e  du  l ec teu r .  I l a i s .  ap rès  son  mar iage '  sa  vé r i t ab le  na tu re

s e  r é v è l e  e t  D a n i e l  f a i t  1 ' e x p é r i e n c e  d e  s o n  i n s t a b i l i t é  d e  c a r a c t è r e  e t  d e  s a

fo l i e  de  v i v re .  Ph i l i pp ine  Sch imme l r , r e i s '  Pou r  sa  Pa r t ,  es t  peu t -ê t re  l e  pe rson -

nage  l e  p lus  v i gou reusemen f  dess iné  e t  l e  p lus  p résen t  des  qua t l e ,  b i en  que

son  po r t ra i t  phys ique  e t  mora l  ne  so i t  pas  à  p roPremen t  pa r l e r  un  Po r t ra i t  r éa -

l i s t e .  P h i l i p p i n e  e s t  u n e  f i g u r e  d e  l é g e n d e  o u  d e  c o n t e '  s e s  t r a i t s  s o n t  f o r -

t e m e n t  a c c u s é s ,  p o u s s é s  j u s q u t à  l a  c a r i c a t u r e .  M a i s  c e t t e  s o m b r e  f u r i e '  c e t E e

"mégère " ,  donne  une  iDp ress ion  c le  vé r i t é  psycho log ique .  E I l e  a  sub i  dans  son

en fance  un  choc  i r r éméd iab le  e t  son  tempéramen t  s res t  dé f i n i t i vemen t  po r té  ve rs

1 a  n o i r c e u r  e t  v e r s  l a  h a i n e ;  e l l e  a g i t  t o u j o u r s  d a n s  | t o m b r e ,  s e  p l a c e  d u

cô té  du  ma I ,  sème  l a  des t ruc t i on .  Wa l te r  Go lds te in  a f f i rme '  non  sans  ra i son '

que le " romanÈique Wassermann a rarement  fêté un aussi  grand t r iomphe que dans

c e t t e .  .  .  .

s e s ,  à  l a

.  mons t rueuse  f i gu re . . .  ( qu 'on  vo i t )  marche r  dans  1es  rues  moye r tâgeu -

f o i s  r i d i c u l e  e t  i n q u i é t a n t e ' r  ( l ) .

l , lassermann évoque avec autant  drhabi le té les re lat ions entre les

ê t res .  Dans  ce  doma ine ,  i f  a  s { r  é tud ie r  l es  re laÈ ions  l es  p lus  va r i ées r  l t am i -

t i é  ( 2 > ,  l e s  r a p p o r t s  e n t r e  p a r e n t s  e t  e n f a n t s  ( 3 ) ,  e n t r e  l e  m a î L r e  e t  s e s

d i s c i p l e s  ( 4 ) ,  r n a i s  c t e s t  l a  v i e  d u  c o u p l e  q u i  c o n s t i t u e  l e  m o t i f  l e  p l u s  f r é -

q u e n t .

Ce  thè rne  éËerne l  es t  p resque  tou jou rs  évoqué  à  E rave rs  l a  s i t ua t i on

d 'un  homme hés i t an t  en t re  deux  fe rnmes  ;  i l  n res t  guè re  de  l i v res  où  ce t te  cons -

te l l a t i on  ne  se  rencon t re  pas  :  Sy l ves te r  von  E r f f t  hés i t e  en t re  Aga the '  son

épouse ,  e t  Gab r i è le  Tanhause r ,  Dan ie l  No tha f f t  en t re  Ger t rud  e t  Leno re ,  Fabe r

enEre  Mar t i na  e t  F ides ,  Laud in  en t re  P ia  e t  Lu i se  De rcum,  Leonha r t  } l au r i z i us

entre El l i  e t  Anna,  Kerkhoven entre Nina et  Mar ie,  Alexander Herzog engre Gan-

na  e t  Be t t . i na .

( l )  l , lasser rnann.  Se in  KamPf  um Wahrhe i t ,  1929,  p '  124 '

(2) cf  .  Benda et Daniel-dans Pas 9âl9ernâln--chen,
Crananon dans Christ ian Wahnschaffe'  I r len et

Chr is t ian l , lahnschaf  fe et
Kerkhoven dans Etzel  Ander-

g a s t .

(3) cf  .  infra,

(4) Çf .  infm,

4q3
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CetÈe  l ongue  énuméra t i on  qu i  r ecouv re  I a  quas i - t o ta l i t é  de  Ia  p ro -

duc t i on  ronanesque  de  l r au teu r ,  l a i sse  à  pense r  que  l { asse rmann  a  peu t -ê t re ,  
' ex -

p l o i t é  u n  f i l o n ' .  L ' é v o c a t i o n  d e s  r e l a t i o n s  c o n j u g a l e s  c o r r e s p o n d a i t  à  s o n  t e m -

pé ramen t  e t  à  ses  capac i t ês  de  romanc ie r ,  e l l e  é tâ i t  en  acco rd  avec  sa  p rop re

ex i s tence ,  ma is  e l l e  é ta i t  éga lemen t  con fo rme  aux  goô ts  de  son  temps  qu i  se

m a n i f e s t a i e n t  n o n  s e u l e m e n t  e n  A l l e m a g n e ,  m a i s  a u s s i  e n  F r a n c e .  L e s  l i v r e s  d e

IJasse rmann  ne  son t  pas  t rès  d i f f é ren ts  des  romans  psycho log iques  e t  soc iaux  e t

des  ana l yses  du  ca rac tè re  f ém in in  qu 'éc r i va ien t  à  1a  même époque  des  romanc ie rs

f rança i s  cou rme  Marce l  P r6vos t  ou  V i c to r  Margue r i t t e .  Con ime  nous  1 'avons  suggé ré

p l u s  h a u t ,  l a  r e p r i s e  p e r p é t u e l l e  d u  m o t i f  d e  l a  v i e  c o n j u g a l ê  c o î n c i d e  a v e c

le  mouvemen t  d ' émanc ipa t i on  de  l a  f emme,  l a  l i bé ra l i sa t i on  des  moeurs  e t  1a  re -

m ise  en  cause  de  f  i ns t i t u t i on  du  mar iage  qu i  se .  p rodu i t  a l o r s  dans  l a  c l asse

bou rgeo i se .  A  chaque  nouveau  roman  de  Wasse rmann ,  l e  pub l i c  é ta iE  assu ré  de  t rou -

ve r  une  nouve l l e  va r i a t i on ,  souven t  spec tacu la i re ,  su r  un  thème à  l a  f o i s  é te r -

ne l  e t  ac tue l .  I c i  enco re ,  i l  nous  semb le  poss ib le  de  pa r l e r  d ' une  concess ion

au  goû t  du  temps  e t  des  l ec teu rs .

Pou r  év i t e r  l a  mono ton ie ,  Wasse rmann  env i sage  ces  p rob lèmes  sous  des

éc la i rages  qu i  va r i en t  de  l i v re  en  I i v re .  11  évoque  des  s i t ua t i ons  p ro fess ion -

ne11es ,  des  âges ,  des  tempéramen ts  e t  su r tou t  des  mo t i va t i ons  psycho log iques

d i f f é ren tËs rs i  b i en  que  l e  schéma t rad i t i onne l  de  l r homme d i v i sé  en t re  deux

amours  semb le  t ou jou rs  renouve lé .

Assez  f réque r tnen t  s ropposen t  dans  l e  coeu r  de  I ' homme le  beso in  de

b o n h e u r  q u o t i d i e n  e t  l a  s o i f  d r a v e n t u r e .  A 1 o r s ,  s t o u v r e n t  d a n s  l e  r é c i t  d e s

pe rspec t i ves  romanesques ,  pa r fo i s  conven t i onne l l es  ;  a i ns i . ,  l r hono rab le  avoca t

Laud in  e t  l e  gen t i l honu re  Sy l ves te r  von  E r f f t  sac r i f i en t  l eu r  ex i s tence  con juga -

l e  à  une  danseuse  ou  à  une  cha i r t euse .  D rau t res  s i t ua t i ons ,  pa r  con t re ,  t émo i -

gnen t  d tun  app ro fond i ssemen t  des  p rob lèmes  psycho log iques .  Pou r  Dan ie l  No tha f f t

e t  Leonha r t  Maur i z i us ,  t ou t  I e  d rame  con juga l  v i enE  du  fa i t  qu ' i l s  on t  reche rché

inconsc iemmen t  dans  l a  p rem iè re  épouse  I t image  de  l eu r  mère .  I l s  s ' ape rço i ven t

rpp idemen t  q t ' i l s  on t  sa t i s fa i t  l eu r  beso in  de  sécu r i t é  ma is  non  pas  l eu r  be -

so in  d ' amour .  Pou r  Dan ie l ,  Ge r t rud  Jo rdan  es t  un  "ange  ga rd ien "  e t  b i en tô t  une

"mère ' f  pour  Leonhart  Maur iz ius,  le  mar iage avec El l i  Jahn qui  est  de quinze

ans  son  a înée ,  es t .  d rabo rd  un  ' t r e fuge t t .  I u l a i s  t r ès  v i t e ,  l a  t r agéd ie  se  noue

quand apparaissent  dans l tex is tence des deux hornmes Lenore Jordan eË Anna Jahn

en  qu i  s r i nca rnen t  l a  j eunesse ,  e t  l a  pass ion .  D tune  man iè re  qu ron  pou r ra  t r ou -

ye r  s i np l i f i ca t r i ce ,  ma is  qu i  ne  manque  pas  d fexac t i t ude  psycho log ique ,  l { asse r -
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mann  a  su  exp r imer  l r a rnb igu i t é  du  sen t imenÈ amoureux .  Dan ie l  eË  Leonha r t  sub i s -

sen t  I r a t t r a iÈ  de  deux  feuunes  au  ca racÈère  opposé  don t  aucune  ne  peu t  sa t i s fa i -

re  en t i è remen t  l eu rs  asp i ra t i ons .  Seu1e  une  fe rnme  en  qu i  s ' a l l i e ra ien t  1es  tem-

pé ramen ts  de  Leno re  e t  de  Ger t rud ,  d 'Anna  e t  d tE l l i  Jahn ,  pou r ra i t  apa i se r  l eu rs

con t rad i c t i ons  e t  r épond re  à  l a  dua l i t é  de  l eu r  â t re .  En  fa i san t  des  deux  feu rnes

a imées  des  soeu rs  qu i  son t  d i f f é ren tes  ma is  comp lémen ta i res ,  L?asse rmann  suggè re

I e  d o u b l e  v i s a g e  d e  1 ' a m o u r

DES PERSPECTIVES MODERNES
:

La  médec ine  e t  1a  psycho log ie  con tempora ines  on t  i n f l uencé  bon  nom-

b re  de  ces  é tudes  de  ca rac tè res  e t  i nsp i ré  que lques  pe rsonnages  b ien  campés  e t

que lques  s i t ua t i ons  romanesques  c la i remen t  dess inées .

Schémas  f reud iens

Ut i l i san t  l es  découve r tes  de  1a  psychana l yse ,  I , I asse rmann  s ' i , ns inue

pa t i emmen t  dans  l e  mys tè re  des  consc iences ,  i l  r enon te  dans  1e  passé  de  ses

Personnages ,  rappe l l e  l eu r  ex i sÈence  an té r i eu re  pou r  y  découv r i r  l es  exp l i ca -

t i ons  du  p résen t .  I 1  sa i t  que  beaucoup  de  compor t , emen ts  res ten t .  én igma t i ques ,

que  I ' homme es t  dé te rm iné  pa r  des  fo rces  obscu res  e t  i ncon t rô lab les  qu i  échap -

Pen t  à  l a  consc ience  c la i re .  L ' é tude  psycho log ique  dev ien t  dans  beaucoup  de  ses

l i v res  une  pa t i en te  i nves t i ga t i on ,  ses  f i gu res  romanesgues  se  cons t ru i sen t  peu

a p" , lq faavoi lements"  successi fs  qui  met tent  à nu des zoï Ies de p lus en p lus pro-

fondes  de  l a  pe rsonna l i t é ,  co rune  nous  essayons  de  l e  mon t re r  p lus  l o i n  à  p ropos

de LrAf fa i re  Maur iz ius .  De nombreux  chap i t res  révè len t .  un  lec teur  ass idu  de

Freud,  par t i cu l iè rement  ceux  dans  lesque ls  lùassermann é tud ie  le  conf l i t  du  père

et  du  f i l s .  Ce thène dont  nous  avons  d iscerné l ro r ig ine  dans  la  v ie  môme de

l rau teur ,  se  re t rouve dans  presque tous  ses  rômans,  depu is  Enge lhar t  Ratgeber

j u s q u r à  E Ë z e 1  A n d e r g a s t . .

-  Dans sa  nouve l le  SÈur reganz (1922) ,  l . Iassermann a  fa i t  1 'é loge de  la

patern i t ,é  e t ,  du  sent iment  pa terne l  qu i  conunun iquent  à  I 'homme " l ' i dée  d 'é te rn i -

té "  e t  lu i  donnent .  consc ience d tune vér i tab le  possess ion  :  en  la  personne de

son en fan t ,  1 'honnne "possède rée l lement  un  ê t re  e t ,  dans  ce t .ê t . re ,  i l  se  possè-

de luirnême" ( l ) .  Mais à Ia même date un autre texte exprime Ie point de vue

( l )  W e n d e k r e i s  I I ,  p .  2 8 3 .
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d u  f i l s  e t  m e t  l e  p è r e  e n  a c c u s a t i o n  :

"Les  pè res  e t  l es  a îeux  on t  empo isonné  Ie  coeu r  de  l f human icé  e t

v i o l é  l a  r a i s o n  ;  g u a n d  v i e n t  I t h e u r e ,  t o u s  l e s  p è r e s  s t a d r e s s e n t  à  l e u r  f i l s

en  ex igean t  qu t i l  l eu r  donne  en  gage  son  coeu r  e t  qu r i l  assu je t t i s se  son  es -

p r i t  à  l e u r  v o l o n t é .  T r e m b l e ,  d i s e n t - i l s ( . . . . )  L e  f i l s  s e  s o u m e t ( . . . ) ' j u s q u ' à

c e  q u e  r e v i e n n e  I ' h e u r e  e t  q u t i l  d i s e  l u i - m ê m e  à  s o n  f i l s  :  t r e m b l e "  !  ( l ) .

C e s  d e u x  c i t a t i o n s  t r a d u i s e n t  I ' a m b i g u l t é  d e s  s e n t i m e n t s  d e  I ' a u t e u r r  l a  d i s -

t a n c e  q u i  s é p a r e  s a  v i s i o n  d u  p è r e  e t  I a  r é a 1 i t é .  P r e s q u e  t o u s  l e s  p e r s o n n a g e s

pa te rne l s  que  nous  t rouvons  dans  son  oeuv re  son t  d i sha rmon ieux  e t  a f f l i gés  de

que lque  dé fau t .  I I  s tensu i t  l a  révo l t e  du  f i l s  qu i ,  au  monen t  où  i l  veu t

s t i den t i f i e r  à  son  pè re ,  ne  t rouve  en  1u i  qu 'une  image  déva luée  de  ce  qu ' i l

r e c h e r c h e  e t  j a m a i s  l t a m o u r ,  l ' é q u i t é  o u  l a  f o r c e  m o r a l e  à  q u o i  i l  a s p i r e .

L e  p è r e  d t E r r n , i n  R e i n e r  e s t  m i s . r r . " " . r r t t i o n  p o u r  l e  l i b é r a l i s m e

excess i f  de  ses  p r i nc ipes  d ' éduca t i on ,  l e  pè re  de  Chr i s t i an  l . I ahnscha f fe  pou r

s o n  i n c o n s i s t a n c e  m o r a l e  e t  p o u r  l e s  v a l e u r s  b o u r g e o i s e s  q u t i l  i n c a r n e ,  l e

pè re  de  Leonha r t  Maur i z i us  pou r  ses  o r i g i nes  modes tes  e t  pou r  son  un i ve rs  é f r i -

q u é  d e  p e t i t - b o u r g e o i s ,  l e  p è r e  d e  W a r e r n m e  p o u r  s a  n a i s s a n c e  j u i v e . . .  A  1 ' e x -

cep t i on  d 'Enge lha r t  Ra tgebe r ,  t ous  l es  l i v res  de  Wasse rmann  mon t ren t ,  ap rès

c e t t e  m i s e  e n  a c c u s a t i o n ,  1 ' é l i m i n a t i o n  d u  p è r e  p a r  I e  f i l s  q u i  l e  r e j e t t e ,  s e

coupe  de  l u i  ou  l e  re lègue  dans  une  s i t ua t i on  marg ina le .  Les  pa ro les  de  Chr i -

s t i àn  Wahnscha f fe  dans  l a  scène  f i na le  du  roman  donnen t  un  exemp le  s i gn i f i ca t i f

de  ces  mu l t i p l es  ren iemen ts  :

" T u  v o u l a i s  m e  l i e r  à  1 ' h é r i t a g e  . . . ,  t u  v o u l a i s  m ' a c h e t e r  p a r  I ' h é -

r i t a g e . .  J e  n e  p o u v a i s  p a s  ê t r e  1 ' h é r i t i e r .  J e  n e  p o u v a i s  p a s  c o n t i n u e r  c e  q u e

tu  as  commencé .  Ton  rnonde  fa i t  de  mo i  t on  adve rsa i re .  F i l s  e t  adve rsa i re ,  i l

n tex i s te  pas  d ' auEre  moyen  pou r  que  ton  monde  change .  Le  monde  des  f i l s  do i t

se  sou leve r  con t re  l e  monde  des  pè res ,  au t remen t  l es  choses  ne  change ron t

p a s "  ( 2 ) .

parmi  Eous les  l i v res  qu i  abordent  ce  su je t ,  deux  se  d is t inguent

par  la  f inesse de  1 'anâ lyse  psycho log ique.  Syrobo l iquement ,  i1  s 'ag i t  d 'une

des premières  e t  d tune des  dern iè res  oeuvres  :  E"ge lhar t  Ratgebe. -  e t  L rAf fa i re

Maur iz ius .

( l )  O b e r l i n ,  p .  3 9 .

(2) Christ ian l^Iahnschaffe,  p .  742  e t  744 .
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L a  p r e m i è r e  t r a n s c r i p t i o n  l i t t é r a i r e  d u  c o n f l i t  e n t r e  p è r e  e t  f i l s

p o r t e  e n c o r e  l a  m a r q u e  d e s  e x p é r i e n c e s  p e r s o n n e l l e s  d e  l r a u t e u r  e E  c r e s t  s a n s

dou te  ce  qu i  l u i  con fè re  sa  vé r i t é  huma ine .  Le  con f l i t  es t  é tud ié  en  dé ra i I ,

dans  l e  p rocessus  de  sa  na i ssance  e t  de  son  agg rava t i on ,  dans  Ia  success ion

des  a f f r on temen ts  qu i  abou t i t  à  l a  rup t .u re .

A u  d é b u t  d u  r é c i t ,  s e  m a n i f e s t e  d e  p a r t  e t  d r a u t r e  u n  b e s o i n  d ' a f -

f ec t i on  e t  de  commun ica t i on .  L ' en fan t  reche rche  un  modè le  au -dessus  de  1u i ,

u n  r e c o u r s  c o n t r e  l r i n j u s t i c e r  l e  p è r e  e s t .  a n i m é  d t u n e  t e n d r e s s e  f o n c i è r e .

l { a i s  peu  à  peu  s r i ns tau re  une  sou rde  i ncompréhens ion ,  aucun  des  deux  pa r tena i -

r e s  n e  t r o u v a n t  d a n s  l r a u t r e  c e  q u t i l  a t t e n d a i t .  L e  p è r e  v o i t  é m e r g e r  e n  s o n

f i l s  une  pe rsonna l i t é  é t rangè re  qu i  l e  déconce r te  pa rce  qu 'e11e  ne  co r respond

n i  à  s e s  p r o j e t s ,  n i  à  s e s  e s p é r a n c e s .  I l  v o u l a i Ë  p o u r  E n g e l h a r t  u n e  e x i s t e n c e

bou rgeo i se  hono rab le ,  c res t  un  rêveu r  qu i  g rand i t  sous  ses  yeux .  Enge lha r t  pou r

sa  pa rL  es t  dé rou té  pa r  l a  t r op  g rande  sévé r i t é  de  son  pè re ,  pa r  ses  f r équen -

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

La  d i spa r i t i on  de  l a  mère  e t  1e  remar iage  du  pè re  t r ans fo rmen t  I ' i ncomprêhen -

s ion  en  rancune ,  pu i s  en  hos t i l i t é  ouve r te .  A  pa rÈ i r  de  1à ,  t ou te  commun ica t i on

dev ien t  imposs ib le  e t  l es  deux  un i ve rs  s ropposen t  de  man iè re  i r r éduc t i b l e .

In lassermann a bien montré comment la mort de la mère et 1 'arr ivée

de la  marâ t re  cons t i tuent  la  ra ison  déc is ive  de  I taggravat ion  du  conf l i t .  Le

f i l s  t i e n t  s o n  p è r e  p o u r  r e s p o n s a b l e  d e  c e E t e  p r i v a t i o n  d ' a m o u r  m a t e r n e l ,  i 1

se  sent  re je té ,  abandonné à  une au tor i té  é t rangère  par  ce lu i  qu i  a  fa i l l i  à

sa  miss ion .  La  pe in tu re  des  sent iments  de  l ren fan t  donne l ieu  à  des  évocaËions

c r u e l l e s :
t tsouvent,  Engelhart  observait  les honrnes dans la rue avec une ef-

froyable arr ière-pensée :  i l  se demandait  lequel de tous ces gens qui lu i

étaient ent. ièrement inconnus pourrai t  être pour lui  un mei l leur père que le

s i e n "  ( l ) .

Après  la  rup ture  inév i tab le r  le  père  e t  le  f i l s  mènent  chacun de

leur  cô té  une ex is t .ence t r i s te ,  dominée par  la  consc ience que tou t  aura i t  pu

êt , re  poss ib le  eE que tou t  es t  dé f in i t i vement  ru iné .  Enge lhar t  ressent  rap ide-

ment.  sa si tuat ion comme un bannissement ;  exclu de I  runivers paternel,  i l  est

( l )  E n g e l h a r Ë ,  p .  9 9 ,
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h a n t é  p a r  f  i m a g e  d u  p è r e  j u s q u ' à  l r h a l l u c i n a t i o n .  1 1  r e s s e n t  u n  m a n q u e  f o n -

damental  et  arnorce peu à peu un mouvement de retour ;  le  roman se termine a lors

su r  I ' image  du  f i l s  p rod igue .  Un  so i r ,  l e  hasa rd  condu i t  Enge lha r t  non  l o i n

de  l a  ma ison  pa te rne l l e .  I 1  ne  peu t  rés i sÈe r ,  i l  f r anch i t  l e  po rche  e t  g rav iÈ

1 ' e s c a l i e r  :  " I 1  c r o y a i t  s e n t i r  s o n  p è r e ,  e e t  é t r a n g e  m é l a n g e  d e  f u m é e  d e

c i g a r e s  e t  d t o d e u r  d e  b u r e a u  q u i ,  d e p u i s  l r e n f a n c e ,  l u i  é t a t t  f a m i l i è r e "  ( l ) .

Pou r tan t ,  l e  rè tou r  du  f i l s  ne  s raccompagne  pas  du  pa rdon :

E n g e l h a r t  r e t r o u v e  s o n  p è * e  s u r  s o n  l i t  d e  m o r t .  C e t t e  s c è n e  f i n a l e  n r e s t  p a s ,

i l  s ' e n  f a u t  d e  b e a u c o u p ,  l e  m e i l l e u r  p a s s a g e  d u  l i v r e  - o n . - d é p l o r e r a  e n  p a r t i -

cu l i e r  sa  t ou rnu re  paÈhé t i que -  ma is  l a  man iè re  don t  Wasse rmann  résou t  i c i  l e

c o n f l i È  n r e s t  p a s  d é n u ê d r i n t é r ê t .  C r e s t  I e  f i l s  q u i ,  e n  d e r n i e r  r e s s o r t ,  e s t

mis en accusat ion et  qui  avoue :  _

"Je  me  sens  i n f i n imen t .  coupab le . . .  La  pa resse  cons t i t ue  ma  fau te ,

l a  p a r e s s e  a  a n é a n t i  m o n  c o e u r . . . .  Q u e  D i e u  m e  d o n n e  I a  f o r c e  d t e x p i e r  e t  q u t i :

me  fasse  t rouve r  l e  chemin  qu i  condu i t  ve rs les  hou rnes . . . "  ( 2 ) .  Ce  châ t imen t

du f i ls  qui  semble punir  une manière de parr ic ide ne se ret rouve nul le  par t

a i l l eu rs  dans  1 'oeuv re  de  l a l asse rmann  (3 )

S i  Enge lha r t  cons t i t ue  à  ce  t i t r e  une  excep t i on ,  oû  y  t r ouve  pa r

con t re  une  p ré f i gu ra t i on  des  thèmes  à  ven i r .  Les  images  e t  l es  s i t ua t i ons  es -

qu i ssées  dans  ce t te  oeuv re  de  j eunesse  ressu rg i ssen t  dans  L 'A f fa i re  Maur i z i us

po r tées  à  l eu r  p le in  épanou i ssemen t .  Le  pè re  d rEnge lha r t  en  qu i  l r en fan t  ne

vo i t  p l us  qu tune  au to r i t é  rép ress i ve  annonce  l a  f i gu re  du  p rocu reu r  Ande rgas t ,

I ' i nposs ib le  commun ica t i on  en t re  l e  pè re  e t  l e  f i l s  se  re t rouve ra  dans  l es

s i l ences  pesanÈs  de  l a  ma ison  Ande rgas t  eE  l e  rô le  j oué  pa r  l a  uè re  dans  l a

révo l t e  du  f i l s  con t re  l r au to r iÈé  pa te rne l l e  cons t i t ue ra  un  des  mo t i f s  f onda -

mentaùx du l ivre.

( t )  Iu ia . ,  p 263

( 2 )  I b i d . ,  p .  2 6 7  .

(3 )  Le  dénouement  s rexp l ique sans
recu l  dont  d isposa iÈ l rau teur
sent iment  de  cu lpab i l i té  donne
c o n f l i t .

dou te  en  grande par t ie  par  l rabsence de
à l 'égard  de  ses  propres  expér ie .nces .  Le

en t .out cas une idée de la gravi té du
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L e s  r e l a t i o n s  d ' E t z e l  a v e c  l e  p r o c u r e u r  f o n t  1 ' o b j e t  d ' u n e  m o E i v a -

t i on  psycho log ique  m inu t i euse  e t  s t i nsc r i ven t  dans  un  vas te  t ab leau  de  l r ex i s -

t e n c e  f a m i l i a l e  d e s  p e r s o n n a g e s .  L t a t t i t u d e  d r E t z e l  e s t  l e  r e f l e t  d ' u n e  é d u -

ca t i on ,  e l l e  a  des  o r i g i nes  anc iennes  e t  e l l e  es t  f o r t emen t  dé te rm inée  pa r  l e

d i vo rce  de  ses  pa ren ts .  La  sépa ra t i on  d ' avec  sa  mère  semb le  â t re  1 révénemen t

fondamen ta l  qu i  a  dominé  son  en fance  e t  qu i ,  sans  qu ' i l  en  a i t  consc ience ,

e x p l i q u e  s o n  a t t i t u d e  p r é s e n t e .  N u 1 l e  p a r t  a i 1 1 e u r s ,  I { a s s e r m a n n  n ' a a u s s i  b i e n

m is  en  év idence  l - es  a t t i t udes  comp lexes  e t  amb iguËs  de  l r en fan t  à  1 ' éga rd  de

s e s  p a r e n t s  ( 1 ) .

L ' h i sÈo i re  de  l a  v i e  con juga le  du  p rocu reu r  e t  de  Soph ia  Ande rgas t

es t  p résen tée  sous  1e  s igne  d 'une  i n j us t i ce  doû t  I a  mère  a  é tê  La  v i c t ime  e t .

q u i  a  d é t e r m i n é  l r h o s t i l i t é  d ' E t z e l  e n v e r s  s o n  p è r e .  D è s  l e  d é b u t  d u  r o m a n ,

on  conp rend  que  l e  p rocu reu r  es t  sépa ré  de  sa  fenme qu i  v i t  en  Su i sse ,  i n j us -

t e m e n t  b a n n i e .  E t z e l  v o i t  p a s s e r :  d e s  l e t t r e s  d r e l l e ,  p l e i n e s  d r u n  m y s t è r e

qu ' i l  voud ra  pe rce r  e t  don t  sa  g rand -mère  l - ève  l e  p re rn ie r  vo i l e .  On  app rend

qu 'Ande rgas t  a  chassé  sa  femme "comme un ' ch ien i l  e t  qu ' i - I i a  s i  b i en  t raqué

I ' amanr  de  ce l l e - c i  qu t i l  1 ' a  f i na l -emen t  con t ra in t  au  su i c i de .  B ien  sû r ,  t ou t

s r e s t  p a s s é  d a n s  l a  l é g a l i t é ,  " a v e c  c o r r e c t i o n  e t  c o m n e  a u  p a s  d e  p a r a d e "  ( 2 ) .

Aux  yeux  du  monde ,  l e  p rocu reu r  es t  so r t i  de  1 rép reuve  mora lemen t  g rand i .  Te l s

son t  l es  f a i t s .  Ma is  i l s  ne  cons t i t uen t  qu tune  façade  t rompeuse ,  comme nous

le  con f i r ne  à  l a  f i n  du  l i v re  l a  conve rsa t i on  en t re  Ande rgas t  e t  son  anc ien -

ne  épouse  de  nouveau  m is  en  p résence .

( l )  B e a u c o u p  d r a u t r e s  r é c i t s  t e n t e n t  d r é c l a i r e r  l e s  r e l a t i o n s  e n t r e  l e  f i l s
et la mère, mais les démonstrat ions y sont souvent beaucoup plus schéma-
È iques  que dans  LrAf fa i re  Maur iz ius .  Dtune man ière  généra le ,  la  f igure
d e 1 a m è r e e s t ] . f f i , d e j u s t i c e e E d e p u r e t é . L o r s q u e
Engelhart  éprouve l-e sent, imenÈ dtavoir  cournis une faute, l t image de sa
mère  s t impose à  son espr i t .  Les  ê t res  à  qu i  a  manqué l tamour  materne l
sont dishàrmonieux et mal équi l ibrés, i ls se 

'vengent" 
,  cornme Daniel

Notha f f t ,  de  ce  'manque d tamour - .  Dans Ober l ins  d re i  S tu fen ,  Wassermann
a v o u 1 u é t u d i e r 1 ' a r n Ë i g u i t é d e s s e n t i r n e @ è r e e t ' 1 e f i 1 s .

( 2 )  M a u r i e i u s ,  P .  1 2 3 .
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S u r  l e  t o n  d r u n e  c o n f e s s i o n  d o u l o u r e u s e ,  S o p h i a  f a i t  a l o r s  l e  r é c i t

de  l eu r  mar iage re t  ce lu i  qu i  é ta i t  l r accusa teu r  au  nom des  pa rag raphes  du  code -

se  vo i t  t r ans fo rmé  en  accusé  au  nom d 'une  j us t i ce  supé r i eu re  qu i  se  l i t  en

m a r g e  d e s  t e x t e s .  T o u t  l r a c t e  d r a c c u s a t i o n  d e  S o p h i a  r e p o s e  s u r  l a  p e r p é t u e l l e

r é p é t i t i o n  d e s  t e r m e s t t d r o i t t t  e t  t ' l o i " ,  c i n q  f o i s  r e p r i . s  e n  l t e s p a c e  d t u n e

s e u l e  p a g e .  À n d e r g a s t  a  t o u j o u r s  a g i  e n  a y a n t  d e  s o n  c ô t é  1 e  " d r o i t  e t  l a  I o i " ,

p e n d a n t  s o n  m a r i a g e ,  a u  c o u r s  d u  p r o c è s  e n  d i v o r c e  e t  a p r è s  l e  d i v o r c e .  M a i s

en  opposan t  à  ces  deux  p r i nc ipes  l a  l o i  sup rême  du  coeu r ,  Soph ia  mon t re  ce

q u i  s e  d i s s i m u l a i t  d e r r i è r e  c e t t e  a p p a r e n t e  l é g a l i t é .  C e s  d e u x  p r i n c i p e s  s o n t

p o u r  e l l e  s e m b l a b l e s  " a u x  o s  e n t r e c r o i s é s  q u e  1 ' o n  c o l l e  s u r  l e s  f i o l e s  d e

po i son  pou r  me tL re  en  ga rde  l es  u t i l i sa teu rs "  ( l ) .  Ce lu i  qu i  ne  se  fonde  que

su r  eux  sème au tou r  de  l u i  l a  déso la t i on  e t  l a  mor t .  Te I  es t  b i en  l e  rô le

qu tAnde rgas t  a  j oué  aup rès  de  sa  feme .  E t  Soph ia  se  sen t  p lus  v i cE ime  que

coupab le  dans  son  amour  pou r  Georg  Ho fe r  où  e l I e  ne  vo i t  que  1 'exp ress ion  de

" l a  peu r  du  v ide "  (2 )  qu i  l a  menaça i . t .  Ande rgas t  s res t  r e fusé  à  comprend rè

ce mécan isme psycho log ique subt i l .  Quand i l  a  découver t  I ' i n f idé1 i té  de  sa
/

femrre, i l  nta songé à aucun mornent à comprendre et à pardonner; ,  son seul but

a  é t é  l t a n é a n t i s s e m e n t  d e  G e o r g  H o f e r .  D ' u n e  m a i n  q u ' i l  d i s a i t  p u r i f i c a Ë r i c e

roa is  qu i  n 'é ta i t  que vengeresse,  i l  a  p ré tendu ré tab l i r  Ia  jus t i ce  dans  ses

dro i ts .  En met tanÈ en marche la  fo rmidab le  mach ine  jud ic ia i re .  qu i  ne  re t ien t

q u e  1 ' a p p a r e n c e  s u p e r f i c i e l l e  d e s  a c t e s ,  i l  a  t e r r a s s é  s o n  r i v a l -

Nature l lement ,  dans  le  conf l i t  qu i  l topposa i t  à  sa  feume,  i l  a

gardé auprès  de  lu i  son  f i l s  E tze l ,  courme 1e lu i  permet , ta ien t  les  lo is .  Le

prob lème de I tappar tenance drEtze l  à  1 'un  ou  l tau t re  des  deux  parents  donne

l ieu  a  un  en t re t ien  en t re  Ie  p rocureur  e t  Soph ia  (3 )  au  cours  duque l  on  vo i t

s 'opposer  deux  pr inc ipes  fondamenta lement  d i f fé ren ts ,  le  p r inc ipe  materne l  qu i

es t  ce lu i  de  1 'amour  e t  le  p r inc ipe  pa terne l  qu i  es t  ce lu i  de  la  r igueur  de

I a  1 o i .  P a r l a n t  d r E t z e l ,  l a  m è r e  e s t i m e  q u t i l  r e v i e n d r a  l i b r e m e n t .  v e r s  e l l e ,

g u i d é  p a r  s o n  i n s È i n c t  j u s q u ' à  l a  s o u r c e  d e  l r a f f e c t i o n .  A n d e r g a s t ,  a u  c o n t r a i -

re ,  pense qu t i l  pour ra  cont ra indre  son f i l s  à  regagner  la  ma ison pa terne l le

c a r ,  d i t - i l ,  o n  p e u t .  p r e n d r e  d e s  " d i s p o s i t i o n s  e t  d e s  m e s u r e s "  ( 4 ) .  A l o r s ,

( l )  I u i d . ,  p .  429

(2 )  lu ia . ,  p .  429 ,

(3 )  Ib ia . ,  p .  424  sq .

(4)  Iq rq . ,  p . 425 .
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Soph ia  p roc lame  qu tau -dessus  de  Ia  l o i  i l  ex i s te  une  i ns tance  supé r i eu re ,

1 ' amour  d ' une  mère  qu i  seu l  peu t  1ég i t ime r  l a  possess ion  de  l r en fanE  :

t ' Tu  m tas  p r i s  mon  en fan t ,  ou i ,  mon  en fan t  à  mo i  ;  i l  n r y  a  peu t -

ê t re  su r  t e r re  qu tune  mère  pou r  posséde r  v ra imen t  que lque  chose"  ( l ) .

P o u r  A n d e r g a s t ,  I e  " d r o i t  d e  p o s s é d e r "  E t z e L  d é c o u l e  d r u n  c e r t a i n

n o m b r e  d e  r è g 1 e s  j u r i d i q u e s ,  p o u r  S o p h i a ,  i l  s e  s i t u e  a u - d e l à  d e s  c o n e e p t i o n s

d e s  j u r i s t e s  e t  é c h a p p e  à  l e u r  v o c a b u L a i r e  é t r i q u é .  C ' e s t  l a  f o r c e  q u i  é m a n e

d u  c o e u r  e t  d e  1 ' â m e  q u i  c o n s t i t u e  1 a  b a s e  d t u n  d r o i t  é q u i t a b l e .

O n  v o i t  i c i ,  à  p r o p o s  d u  p r o b l è m e  p a r t i c u l i e r  d e -  l a  p o s s e s s i o n  d r u n

e n f a n t  o l é g i t i m é e  d r u n e  p a r t  p a r  I ' a m o u r  m a Ë e r n e l ,  d r a u t r e  p a r t  p a r  l e  r e s -

pec t  de  l a  l ég i s l a t i on  en  v igueu r ,  se  dess ine r  un  p rob lène  p lus  vas te  e t ,

p l us  géné ra l ,  l e  p rob lème  des  fondemen ts  du  d ro i t .

Les  re la t i ons  d tAnde rgas t  avec  son  f i l s  E t zeL  son t  é tud iées  avec

p lus  de  m inu t i e  que  ses  re la t i ons  con juga les .  E l l es  cons t i t uen t  à  e l l es  seu -

l es  un  aspec . t  t r ès  a t t achan t  de  L rA f fa i re  Maur i z i us .

Les pr inc ipes  d 'éducat ion  du  procureur  sont  à  la  mesure  de  son

coeur  insens ib le /e t  sa  méthode f ro ide  éxc lu t  la  syn ipa th ie .  Sévér i té  e t  d is -

tance sont les marques de ce système si lencieux dans le cadre duquel le devoir

quot idien sraccompli t  au rythme d'un emploi  du temps imrnuable. A chacun ses

a t t r i b u t i o n s ,  s o n  h o r a i r e  f i x e ,  s o n  c a l e n d r i e r  p r é c i s  e E  s e s  o b l i g a t i o n s .

P o u r  E t z e l ,  c ' e s t  l a  r i g u e u r  d a n s  l e  t r a v a i l  s c o l a i r e ,  l e s  o c c u p a t i o n s  s t r i c -

tement  dé f in ies  e t  chronomét rées ,  la  soumiss ion  à  une d isc ip l ine  qu i  é tou f fe ,

ou  voudra i t  é tou f fe r  tou te  o r ig ina l i té .  Pour  lu i ,  Ia  v ie  s récou le  avec  une

" r ig id i té  admin isEra t ive"  (2 )  e t  de  bonne heure  i l  a  sent i  peser  sur  sa  Èâte

les menaces imprécises qui émanenE de ceL "univers paternel,  ténébreux et

dangereux"  (3 ) .  Le  père ,  i rnpé5ré t rab1e,  avec  qu i  i l  n ren t re t ien t  que des  re la -

t ions purement formel les, comme cel les quri l  aurai t  avec une autor i té adminis-

t ra t i ver  lu i  appara î t  conme une " touru(4)  g igantesque dressée devant  lu i  e t

( l )  l u ia . ,  p .  427 ,

( 2 )  l b i d . ,  p .  l 3  .

(3 )  Iu ia . ,  p .  l 4  .

( 4 )  I u i d .  ,  p .  30  .
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qu i  ne  posséde ra iÈ  aucun  accès .  Face  à  ce  pè re  éc rasa r r t  gu i  cons t i t ue  l e  cen t re

de  l r un i ve rs  ,  l r en fan t  ép rouve  une  admi ra t i on  mê Iée  de  c ra in te  ;  i l  es t  pa r -

cou ru  pa r  l es  f r i s sons  d tune  te r reu r  qu i  s rappa ren te  à  l a  t e r reu r  sac rée  des

hon rnes  sen tan t  pese r  su r  eux  Ia  ma in  d run  d ieu  qu i  b rand i t  1a  f oud re .  Le  p ro -

c u r e u r  g é n é r a 1  d e v i e n t  a l o r s  u n e  s o r t e  d e  d i v i n i t é  à  l a q u e l l e  E t z e l  a  d o n n é  I e

s u r n o m  s i g n i f i c a t i f  d e  " T r i s m é g i s t e " ,  1 e  " T r o i s  f o i s  t r è s  g r a n d "  ( l ) .  C e t t e

i m a g e  d ' u n  p è r e  a u x  d i m e n s i o n s  m y t h o l o g i q u e s  c o n s t i t u e  u n  d e s  l e i t m o t i v e  d u

roman .  E11e  accompagne  E rze l_  t ou t  au  l ong  <1e  son  cheminemen t ,  e l l e  s t impose  à

lu i  quand  i l  se  t r ouve  con f ron té  à  l Ja remme-h ra rschaue r .0n  se  s .ouv ien t  que  ce

d e r n i e r  r e p r é s e n t e  p o u r  E t z e ] -  I ' o b s t a c l e  s u p r ê m e  q u ' i 1  d o i t  v a i n c r e ,  I ' e n n e m i

p a r  e x c e l l e n c e  q u t i l  d o i t  a b a t t r e .  E t  l o r s q u e ,  p l a c é  f a c e  à  c e t  a d v e r s a i r e ,

E tze I  l e  compare  à  son  p rop re  pè re  pou r  en  app réc ie r  l e  ca rac tè re  redou tab le  (2 ) ,

nous comprenons que le procureur  général  représente pour t ru i  une sor te de norrne

d 'ap rès  1aque l1e  i 1  éva lue  l e  deg ré  C 'hos t i l i t é  du  monde ,  nous  comprenons  que

Ie  pè re  es t  l u i -mâme une  i nca rna t i on  de  ce t te  hos t i l i t é .  Ca r . . l a  vé r i t é  es t  1à  :

c e  q u i  c o n s t i t u e  l t e s s e n t i e l  d e  l r a t t i t u d e  d r E t z e l  f a c e  à  s o n  p è r e ,  c r e s t  u n e

oppoS l t i on  souven t  i nconsc ien te ,  ma is  t ou jou rs  sou rno i semen t  p résen te .  Ce t te

oppos i t i on  es t  e l I e -même la  conséquence  des  b lessu res  i n f l i gées  au  ga rçon  pa r  l e

p rocu reu r .  Ande rgas t  veu t  soumet t re  son  f i l s ,  l e  mode le r  se lon  son  p rop re  i déa l  ;

p o u r  r e p r e n d r e  l t i m a g e  u t i l i s é e  p a r  S o p h i a ,  i l  n e  s o n g e  q u t à  1 u i  i m p r i m e r  s o n

empre in te ,  co r rme  i l  l e  f e ra i t  pou r  une  bou le  d ra rg i l e  pé t r i e  dans  sa  ma in  ro -

bus te .  A  aucun  momen t  i l  ne  cons idè re  E tze l  comme un  ê t re  vé r i t ab lemen t  i ndé -

pendan t ;  i l  déc la re  que  " l r en fance  es t .  un  é ta t  impa r fa i t  que  l es  pa ren ts  son t

tenus  de  t rans fo rmer  en  é taÈ  de  pe r fec t i on "  (3 ) ,  i l  a f f i rme  que .  dans  un  monde

normal  et  b ien organisé le  développement harmonieux dtun enfant  doi t  tendre

à  pe rpé tue r  en  l u i  l e  t ype  dé jà  i nca rné  dans  l e  pè re .

( l )  I b i d . ,  p .  3 0 ,  H e r m è s  T r i s m é g i s t e  é t a i t  l e  n o m  d o n n é  p a r  l e s  G r e c s  d e  l a
par ioae gréco- romaine  au  < l ieu  égypt ien  du  sa .vo i rThot ,  ass i rn i lé  à  Hermès. -

(2 )  c f  .  ib id .  ,
von Gemiit.l
se in  Vater

(3 )  Iu id . ,  p .

p.  303 :  "Geg,en  den (=  Waremme)  is t  T r ismeg isÈos e in  wahrer  Ofen
ichkeit ,  fapte" ' 'seine Verbi t terung zrsanmen, und p1ôtzl ich erschien
vor  ihmr . .  .  unbeweg l iches  Monument " .

1 7 8 .
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L a  s t é r i 1 i t é  d e s  p r i n c i p e s  d t A n d e r g a s t  e n  m a t i è r e  d r é d u c a t i o n  s e

révè le  dans  des  aveux  d rune  f ranch i se  b ru ta le  : t tOn  peu t  a imer  un  en fan t ,  n rême

en  l e  l u i  cachan t  so igneusemen t . .  ma is  on  ne  peu t  v ra imen t  pas  1u i  d i r e  qu ton

a  b e s o i n  d e  1 u i . . . ;  l e s  e n f a n t s ,  i 1  f a u t  d ' a b o r d  l e s  é l e v e r  p o u r  1 e s  r e n d r e

u t i l i s a b l e s "  ( l ) .  C e t t e  c o n c e p t i o n  d e  l a  p a t e r n i t é  d o n n e  l a  m e s u r e  d e  1 ' a i i e e '

t i o n  q u i  a  ê t é  p r o d i g u é e  à  E t z e l .

C e s  e x p é r i e n c e s  d e  l r e n f a n c e  e t  d e  - l r a d o l e s c e n c e  s o n t  f o n d a m e n t a l e s

p o u r  1 a  c o m p r é h e n s i o n  d u  p e r s o n n a g e  d ' E t z e I .  E 1 1 e s  c o n s t i t u e n t  1 e  v é r i t a b l e

m o t e u r  d e  s e s  a c t e s .  E n  e f f e t ,  E t z e l  n r e s t  p o i n t  t a n t  u n  c h e r c h e u r  d f a b s o l u

asso i f f é  de  j us t i ce  qu 'un  ado lescen t  engagé  dans  un  con f l i t  a i gu  avec  son  pè re

qu t i l  veu t  supp lan te r  pou r  reÈrouve r  sa  mère  e t  l a  ré tab l i r  dans  ses  d ro i t s .

A  1 a  f i n  d e  l r A f f a i r e  M a u r i z i u s ,  s e s  d e r n i è r e s  p a r o l e s  s o n È  :

"qu ton  a i l le  chercher  ma mère  ! "  (2 ) .  A  la  f in  du  roman su ivant ,  nous  le  voyons

ef fec t i vement  réun i  avec  Soph ia  AndergasÈ e t  i1  semble  que,  dans  ce  cha le t

de  rnontagne où  nous  le  re t rouvons ,  la  p résence materne l le  e t  l ta tmosphère  des

hautes  c imes a ien t  exercé  sur  lu i  une ac t ion  béaéf ique.  E tze l  es t  comparé  à

' !un  conva lescent  qu i  en f in  ne  souf f re  p lus  de  1a  f ièv re"  (3 )  ;  dans  les  ie r -

n i è r e s  l i g n e s  d u  r é c i t  1 e  l e c t e u r  p e r ç o i t  l r e s p é r a n c e  d ' u n e  p o s s i b l e  r é s u r r e c -

t i o n  d e  s o n  ê t r e .

Ce dénouement  éc la i re  d tun  jour  s ingu l ie r  touÈe la  quôte  drEtze l .

Lu i  qu i  p ré tenda i t  ne  pouvo i r  t rouver  l tapa isement  que dans  la  jus t i ce ,  le  t rcu-

v e  e n . f a i t  d è s  I ' i n s t a n t  o ù  i l  e s È  d e  n o u v e a u  a u p r è s  d e  s a  m è r e  s a n s  q u e  p a r

a i l leurs  r ien  ne  so i t  changé à  l l i n jus t i ce  fondamenta le  du  monde.  Par  conséquent ,

i l  rechercha i t  mo ins  l r idéa1 de  jus t i ce  que ce  qu ' i l  con fonda i t ,  avec  ce t  idéa l ,

c 'es t -à -d i re  l tamour  materne l  dont  i l  é ta i t  p r ivé  depu is  l fen fance.  Le  vér i ta -

b le  bu t  qu t i l  vou la i t  a t te indre  é ta i t  le  re tour  au  monde materne l ,  car  c té ta i t

1à  seu lement  que pouva iÈ s raccompl i r  son  ex is tence.  Sa quête  de  la  jus t i ce

n 'é ta i t  donc  qu tune compensat ion  au  v ide  a f fec t i f  qu t i l  ressenta i t  in té r ieurement ,

On aperço i t  désormais  c la i remenÈ 1es  vér i tabLes  mot i fs  de  son com-

bat .  Enfan t  de  parents  désun is ,  i l  es t  séparé  t rès  tô t  de  sa  mère  e t  fa i t  a ins i

( l )  I b i d . ,  p .  1 7 9  .

( 2 )  l b i d . ,  p . 540

6s9( 3 )  E t z e l ,  p .
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l r e x p é r i e n c e  d t u n e  i n j u s t i c e  f o n d a m e n t a l e .  1 1  e n  r e n d r  l u i  a u s s i ,  s o n  p è r e

r e s p o n s a b l e .  L r i d é e  d r i n j u s t i c e  s e  t r o u v e  p r é c o c e m e n t  a s s o c i é e  à  l t i m a g e  d u

père ,  tand is  que I ' idéa l  de  jus t i ce  se  confond avec  la  f igure  de  la  mère  qu i

r e p r é s e n t e  l e  p r i n c i p e  d t a m o u r  ( l ) .  C e t t e  s e c o n d e  a s s o c i a t i o n  e s t  j u s t i f i é e

dans 1e  cours  du  réc i r  par  les  paro les  du  ph i losophe M.  Gh ise ls  se lon  qu i

" l t a m o u r  e t  1 a  j u s t i c e  é t a i e n t  j a d i s  d e s  f r è r e s  j u m e a u x " .  R e c h e r c h a n t  1 a  j u s -

t i c e ,  E E z e I  r e c h e r c h a i t  e n  f a i t  l e  f r è r e  j u m e a u  d e  l a  j u s t i c e ,  c ' e s t - à - d i r e

l ' a m o u r .  D e  m ê m e ,  q u a n d  i 1  p a r t  e n  g u e r r e  c o n t r e  l e  m a l  e t  l r i n j u s t i c e ,  c r e s t

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

anéant i r

L e s  m o b i l e s  r é e l s  d e  s o n  c o m b a t  s o n t  r é v é l é s  d è s  1 e  d é b u t  d u  r o m a n ;

m a i s  i l  y  e s t  f a i t  a l l u s i o n  d t u n e  m a n i è r e  a s s e z  f u g i t i v e , s i  b i e n  q u ' i 1 s  p a s s e n t

souvent  inaperçus .  Au moment  où  Etze l  qu i t te  la  ma ison pa terne l le rnous  sommes

i n s t r u i t s  d e  1 ' a m b i g u i t é  d e  s a  d é m a r c h e .  D a n s  l a  l e t t r e  q u t i l  l a i s s e  a u  p r o c u -

reur ,  i1  écr i t  :

"Je  ne  peux  pas  d i re  ce  qu i  nous  sépare ,  parce  que tou t  nous  sépare .

Je  su is  sans  dé fense cont re  ce  mépr is  où  tu  t iens  ma jeunesse,  ma is  j  ra t te in -

dra i  peut -ê t re  le  bu t  que je  recherche,  e t  je  te  fo rcera i  a lo rs  â  respec ter  ma

p e r s o n n a l i t é  e n  d é p i t  d e  m a  j e u n e s s e "  ( 2 ) ,

L t a m o u r  d e  l a  j u s t i c e  e s t  i c i  t r è s  n e t t e m e n t  r e l é g u é  d e r r i è r e  l e

dés i r  de  vengeance.

La  re la t ion  en t re  la  mère  eE la  jus t i ce  es t  éga lement  suggérée dès

les  premiers  chap i t res .  Quand i l  éc r i t  à  sa  mère ,  E tze l  lu i  con f ie  :

"Je  pense gu ton  a  ê tê  in jus te  à  ton  égard .  Es t -ce  v ra i  ?  I l  y  a  en-

core  que lque chose dont  i l  fau t  que je  te  par le ,  c tes t  de  l tabominab le  quant iÈé

dt in jus t i ces  qu i  nous  v iennent  tous  1es  jours  aux  ore i l les .  I1  fau t  que tu  sa-

c h e s  q u e  f  i n j u s t i c e  e s t  1 a  c h o s e  d u  m o n d e  q u i  m t i n s p i i e  l e  p l u s  d t h o r r e u r t ' ( 3 ) .

( l ) -Les  personnages fémin ins  appara issent  dans  tous  les  romans sous  un  éc la i rage
pr iv i lég ié  e t  les  noms que cho is i t  I {assermann pour  les  dés igner  on t  une
v a l e u r  s y m b o l i q u e  :  R e n a t e ,  A g a t h e ,  P i a ,  S o p h i a ,  M a r i e . . .

( 2 ) . M a u r i z i u s ,  p .  l l 9

( : )  Iu ia . ,  p .  37  ,
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Lorsque  P .  P .  Maur i z i us  demande  au  j eune  ga rçon  de  fou i l l e r  l e  bu -

reau  de  son  pè re  pou r  y  t r ouve r  que lques  i nd i ces  u t i l es  su r  l e  p rocès  '  une

a s s o c i a t i o n  s e  p r o d u i t  d a n s  l t e s p r i t  d ' E t z e 1  e n t r e  l t a f f a i r e  M a u r i z i u s  e t  1 a

m y s t é r i e u s e  d e s t i n é e  d e  S o p h i a  A n d e r g a s t  :

" C h a q u e  f o i s  q u e  1 ' a v e r t i s s e m e n t  ( d e  c e È  h o r m n e )  1 u i  r e v i e n t  à  1 ' e s -

p r i t ,  i l  p e n s e  à  c e 1 1 e  q u i  a  é i r i t  l a  l e t Ë r e  d e  S u i s s e "  ( l ) .

p a r  l a  s u i t e ,  1 e  p e r s o n n a g e  d e  S o p h i a  s e  p r o f i l e  à  p l u s i e u r s  r e p r i -

s e s  d e r r i è r e  l a  f i g u r e  d u  d é t e n u  M a u r i z i u s  ;  i l s  s o n t  e n  e f f e t ,  1 ' u n  e t  I ' a u -

t r e ,  I e s  v i c t i m e s  d u  p r o c u r e u r  g é n é r a l  e t  c ' e s t  p o u r q u o i  E t z e l  v e u t  l e s  d é l i -

v re r  t ous  l es  deux .

Le  comba t  que  se  l i v ren t  1e  pè re  e t  1e  f i l s  esÈ  un  comba t  psycho -

l og ique ,  t o ta lemen t  i n té r i o r i sé ,  ce  qu i  en  augmen te  1a  tens ion  d rama t i que .

En  e f f e t ,  pendan t  p resque  tou tè  1a  du rée  de  1 'ae t i on r  l e  p rocu reu r

e t  E t z e l  s o n t  s é p a r é s  p a r  l a  d i s t a n c e .  L r u n  r e s t e  à  F r a n c f o r t ,  l t a u t r e  s e  t r o u -

ve  à  Be r l i n .  Ma is  é1o ignés  l t un  de  l r au t re ,  i l s  son t  pou r tan t  cons tammen t  p ré -

s e n t s  l r u n  à  1 ' a u t r e .  A  t o u t  m o m e n t ,  d u r a n t  1 a  l e c t u r e  d u  d o s s i e r  M a u r i z i u s ,

f  image  d tE tze l  s ' impose  au  p rocu reu r  (2 ) ,  augmen tan t  ses  dou tes  e t  ses  i nce r -

t i t u d e s ,  I ' o b l i g e a n t  à  c o n d u i r e  j u s q u r à  l e u r  t e r m e  s e s  r a i s o n n e m e n t s ,  à  c é d e r

peu  à  peu  du  te r ra in .  Pa ra l l è l emen t  à  I t h i s to i re  du  condamné ,  Ande rgas t  rev i t

l t h i s t o i r e  d e  s e s  r e l a t i o n s  a v e c  E t z e l ;  i l  s e n t  q u t à  p r o p o s  d e  c e t t e  a f f a i r e

j u d i c i a i r e  d é t e r m i n é e ,  c t e s t  t o u Ë e  s a  p e r s o n n e  e t  t o u t e  s a  v i e  q u i  s o n t  m i s e s

en  accusa t i on .
'  

De  même,  dans  sa  quê te  de  l a  vé r i t é ,  EEze I  a  t ou jou rs  p résen tes  à

l resp r i t  l r image  de  son  pè re  e t  ce l l e  de  sa  mère ,  l es  t ex tes  suggè ren t  c l a i r e -

men t  qu r i l  veu t  f a i r e  mord re  l a  pouss iè re  au  p rem ie r  e t  se  rend re  d igne  de  l a

( l )  i b i d . ,  p .  5 1 ,

(2 )  "Da s ieh t  e r  au f  e inmal  den Fûnf jâhr igen,  w ie  aus  s taubgrauen Sch le ie rn
taucht  der  b raune Lockenkopf  hervor " ,  ib id . ,  p .  139.

"Der  Bub is t  n ich t  â l te r  a ls  d re i  Jahrè .  Er  i s t  nack t ,  unmi t te lbar  vor

dem abend l ichen Bad,  und lâu f t  jube lnd  se inem b lauen Gunrmiba l l  nach. . .

Es  wurde nach und nach angre i fend lâs t ig ,  w ie  s ich .  d ie  B i lder  und Ges ich ter ,

d ie  s ich  aus  derBeschâf t igung miË dem Prozep ergaben '  n i t  denen aus  Etze ls

K i n d h e i t  v e r m e n g t e n " ,  i b i d . ,  p .  1 4 8 .



s e c o n d e .  U n  s o i r ,  i l  s e  d i t  :

" T r i s m é g i s t e ,  a s s i s

l a  j u s t i c e .  Q u e l q u e  p a r t  d a n s

nuer  à  suppor te r  to t t  ce la t t  ?
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b i a i s ,  l e s  j a m b e s  c r o i s é e s '  s e  s o u c i e  p e u  d e

monde (ma) mère (me) cherche' cotrunent cont i-

de

1 e

( l )

D a n s  1 e  c o m b a t  q u i  s r e s t  e n g a g é ,  c f e s t  l e  p r o c u r e u r  q u i  s e r : a  l e  v a i n -

c u .  C e  q u i  f a i t  1 e  d r a m e  d r A n d e r g a s È ,  c r e s t  q u ' i l  e s t  e n  d é f i n i t i v e  p l u s  e s t i -

mab le  que ne  le  la issent  penser  les  p remières  pages du  roman.  Cer tes  r  son  coeur

es t  dur re t  i l  é tou f fe  en  lu i  tous  les  sent iments ,  i l  fa i t  t rop  conf iance aux

p r i n c i p e s  e t  i l  d é i f i e  1 a  I o i ,  m a i s  i l  y  a  e n  1 u i  u n e  h o n n ê t d t é  i n t e l l e c t u e l l e

fonc iè ïe .

Par  honnête té .  i l  s t impose une lec tu re  appro fond ie  du  doss ie r  Maur i -

z ius ,  i l  re fa i t  l tanc ien  ra isonnement ,  , "p t . r ,d  son réqu is i to i re .Peu à  peu Ie

doute  s ' ins inue en  lu i  car ,  s i  sa  p la ido i r ie  lu i  semble  tou jours  une cons t ruc-

t ion  in te l lec tue l le  i r réprochab le ,  i l  sen t  dâsormais  qu ' i l  manque que lgue chose

à sa  démonst ra t ionr  gue 1e  serment  de  Waremloe ne  peut  fa i re  oub l ie r  1 'absence

d 'aveu de  1a  par t  de  l raccusé,  parce  que Waremme peut  âvo i r  ment i .  Les  obses-

s ions ,  les  insonmies  le  met ten t  à  la  to r tu re .  11  déc ide  a lo rs  de  rendre  v is i te

au condamné dans  sa  ce l lu le  e t ,  au  cours  de  ses  en t re t iens  avec  lu i ,  i1  revo i t

en  espr i t  l ^ la rernme e t  Anna Jahn,  i l  rev i t  le  p rocès .  Les  accents  de  s incér i té

de Leonhar t  Maur iz ius ,  1a  préc is ion  de  ses  souven i rs  1 'émeuvent  e t  fon t  peu à

peu bascu le r  tou tes  ses  cer t i tudes .  Andergas t  découvre  la  fa ib lesse  des  ind ices

et  la  f rag i l i té  de  la  vér i té .  A lo rs  son un ivers  s técrou le ,  i l  comprend que

1es verd ic ts  de  la  lo i  qu ' i l  c roya i t  in tang ib les  peuvent  e t  do ivent  par fo is

â t re  remis  en  cause.  En même t ,emps que son monde,  sa  personna l i té  s re f fondre

et  à  la .  f in  du  réc i t  i l  nous  para î t  p i toyab le ,  "v ieux ,  las  e t  usé" ,  sa  chute

nous émeut :
t 'Corune son espr i t  ne  s ren  t ien t  pas  à  un  cas  par t i cu l ie r ,  na is  qu 'une

demi -doqza ine  de  cas  au  moins  s rag i ten t  en  même temps dans  sa  pensée '  tou t  se

c o n f o n d  p a r f o i s  d a n s  s a  t ê t e ,  i l  a  l t i m p r e s s i o n  d t ô t r e  t r a n s p o r t é  e n  p l e i n

s a b b a t  e t  i l n r e s È  p a s  r a r e  q u ' i l  q u i t t e  l a  m a i s o n  t a r d  d a n s  l a  s o i r é e [ . . ) . t

v a g a b o n d e  p a r  l e s  r u e s . j u s q u t à  l t a u b e .  L e  b r u i t  e t  1 r é c h o  d e s  v o i x  q u i  l e

( l )  I b i d . ,  p . 313 .
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h a n t e n t  d é c h i r e n t  l e  s i l e n c e , . . . "  ( l ) .

S i  A n d e r g a s t  l n é r i t e  n o t r e  p i t i é ,  c ' e s t  q u t i l  y  a  e n  l u i  q u e l q u e

c h o s e  d ' h u m a i n ,  d e s  d é f a u t s ,  m a i s  a u s s i  d e s  q u a l i t é s ,  u n  c a r a c t è r e  d u r  e t  i n -

f l e x i b l e ,  m a i s i  a u s s i  d e s  s c r u p u l e s .  S o n  d r a m e  t i e n t  à  c e  q u t i l  e s t  e n  g r a n d e

p a r t i e  v i c t i m e  d e  s e s  q u a l i t é s ,  d e  s o n  r e s p e c t  e x c e s s i f  d u  d r o i t  e t  d e  l a  l o i .

C e t  a s p e c t  h u m a i n  d e  s a  p e r s o n n e  r e n d  d r a u t a n t  p l u s  c r u e l l e  e t  i n s o u t e n a b l e

l a  s c è n e  f i n a l e  d u  l i v r e  e t  d r a u t a n t  p l u s  m o n s t r u e u s e  l a  v e n g e a n c e  d t E t z e l .

Les  de rn iè res  pages  où  s ra f f r on ten t  1e  pè re  e t  1e  f i l s  dans  une  exp los ion  de

v i o l e n c e  i m p o s e n t  d e  n o u v e a u  l r i m a g e  d u  p a r r i c i d e .  A t t e i n t  p a r  l e s  p a r o l e s

d tE tze l  - t t Je  ne  veux  p lus  ê t re  t on  f i l s t t - ,  l e  p rocu reu r  t r ouve  enco re  l a  f o r ce

d e  r é p o n d r e  à  l r o u t r a g e ,  m a i s  d é j à  i l  e s È  f a i b l e ,  d i m i n u é ,  t o u t e  s a  p e r s o n n e

a  " 1 ' a i r  d t i m p l o r e r "  ;  l o r s q u t i l  s t e f f o n d r e ,  E L z e I  p e u t  s a v o u r e r  s a  v i c t o i r e  :

t '  
L * "  ye , r *  d tE tze l  t ombèren t  su r  son  pè re  ;  un  é tonnemen t  hés i t an t

se  pe ign i t  su r  ses  t r a i t s  conme s i  1a  f i gu re  hab i t ue l l e  qu i  1 ' ava i t  t ou jou rs

dominé  s té ta i t  muée  en  une  au t re ,  p l acée  en  que lque  so r te  pJ .us  bas  de  que lques

deg rés  e t  ve f s  1aque l l e  i l  deva iÈ  même se  penche r  un  peu  pou r  1a  reconna î t re .

C e  n ' é t a i t  p l u s  u n  ê t r e  é n i g m a t i q u e ,  d é t e n t e u r  e t  g a r d i e n  d e  s e c r e t s ,  e e  n t é -

t a i t  p l u s  I e  r é g e n t  d e  d e s t i n s  m y s t é r i e u x ,  c e  n t é t a i t  p l u s  T r i s m é g i s t e .  m a i s

un -pauv re  homme coupab le ,  b r i sé .  M .  d 'Ande rgas t  ava i t  enÈr rouve r t  1a  bouche  i

o n  a p e r ç u t  s e s  g r a n d e s  d e n t s  I  c r e s t  a i n s i ,  l a  b o u c h e  o u v e r t e  q u ' i l  s t a f f a i s s a

s u r  u n e  c h a i s e  ;  s e s  y e u x  v i o l e t s ,  v i d e s  d e  t o u t e  e x p r e s s i o n ,  j a i l l i r e n t  d e s

o r b i t e s "  ( 2 )  .

Le procureur  sombre  dans  1a  fo l ie ,  le  f i l s  a  abat tu  son père .

Avec  1e  roman su ivant ,  ce tÈe v io lence des t ruc t r i ce  se

Etze l  e t  nous  re t rouvons  une s i tua t ion  asse z  comparab le  à  ce l le

Maur iz ius

Etze l  es t  déso rma is  "o rphe l i n  de  pè re " ,  ma is  i l  ne  suPpor te  Pas

l r i n d é p e n d a n c e  q u t i l  v i e n t  d t a c q u é r i r ;  i l  r e c h e r c h e  d e  n o u v e a u  l r a u t o r i t é  q u ' i l

a  dé t ru i t e  e t  nous  l e  voyons  res tau re r  l t image  du  pè re  qu t i l  a  é l i n i né .  La

re la t i on  qu i  s tébauche  en t re  l u i  e t  Joseph  Ke rkhoven  do i t  en  e f f e t  ê t re  compr i se

cori f i rme chez

d e  L r A f f a i r e

( l )  I l i d . ,  p .

( 2 )  l U i d .  ,  p p

529 .

539 .
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comme une  re la t i on  ma î t re -é lève ,  ma is  auss i  comne  une  re la t i on  pè re - f i l s .  Dès

leu r  p rem iè re  rencon t re ,  E t ze l  f a i t  ac te  de  soumiss ion ,  i l  esÈ  so igné  pa r

Ke rkhoven ,  i l  dev ien t  son  sec ré ta i re ,  pu i s  i l  pa r tage  1a  v ie  f am i l i a l e  du  mé-

dec in  e t  de  son  épouse  Mar ie .  Pa r  son  expé r i enee ,  son  au to r i t é  e t  sa  supé r i o -

r i t é  i n t e l l e c t u e l l e ,  K e r k h o v e n  e s t  u n  s u b s t i t u t  d e  p è r e  d i g n e  d ' a d m i r a t i o n .

M a i s ,  c o n f o r m é m e n t  a u  s c h é m a  q u e  F r e u d  a  é l a b o r é  p o u r  l r e n f a n t ,  l e  d 6 s i r  d e

s o u m i s s i o n  e t  d ' i d e n t i f i c a t i o n  a u  p e r s o n n a g e  p a t e r n e l  e s t  m ê l é  c h e z  E t z e l  d e

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

Ie  ma î t re ,  co rnme  l e  f i l s  veu t  év ince r  1e  pè re  e t  se  " révo l t e r  con t re  sa  pu i s -
:

s a n e e "  ( l ) .  B e a u c o u p  p l u s  n e t t e m e n t  q u e  d a n s  L ' A f f a i r e  M a u r i z i u s  s e  d e s s i n e

dans  E tze l  Ande rgas t  l e  t r i ang le  oed ip ien  che r  à  l a  psychana l yse .

EÈze l  supp lan te  en  e f f e t  Ke rkhoven_en  sédu i san t  Mar ie  qu i ,  pa r  son

âge ,  son  tempéramen t  e t  son  rô le ,  t i en t  l i eu  de  pe rsonnage  ma te rne l .  Le  v i sage

de  l a  f emme a i rnée  e t  1e  v i sage  de  l a  mère  se  con fonden t  :

" L a  t e n d r e s s e  ( d e  M a r i e )  é t a i t  s o u v e n t  c e 1 l e  d t u n e  m è r e  à  1 t é g a r d

d e  s o n  f i l q . . . )  A v e c  l e  r ô l e  d f a m a n t e ,  e l l e  a s s u m a i t  i n c o n s c i e m m e n ( . . . )  c e l u i

d e  m è r e  e t  a i n s i  u n e  r e l a t i o n  d e  t é l é p a t h i e  s ' i n s t a u r a i t  e n t r e  e l l e  e t  l a  f e m m e

i n c o n n u e  e È  l o i n t a i n e  q u i  é t a i t  1 a  v é r i t a b l e  m è r e  d ' E t z e l  "  ( 2 ) .  C ' e s t  p o u r q u o i

su r  ce t . t . e  l i a i son  p lanen t  des  l ueu rs  d t i nces te  :

"Tou te  a l l us ion  (de  Mar ie )  à  l a  pa r t  ma te rne l l e  de  son  amour  l e

r e m p l i s s a i t  d ' u n  v é r i t a b l e  e f f r o i "  ( 3 ) .  M a i s  c e t t e  f r a y e u r  q u e  l u i  i n s p i r e

l r i dée  de  f  i nces te  es t  l e  p r i x  qu tELzeL  do i t  paye r  pou r  aba t t re  Ke rkhoven ,

b u t  q u r i l  a t t e i n t  à  l a  f i n  d u  l i v r e .

Une  fo i s  enco re ,  su rg iÈ  I t image  d tun  pè re  ba foué  e t  on  re t rouve  des

ph rases  qu i  r appe l l en t  en  tou t  po in t  l es  de rn iè res  pages  du  l i v re  p récéden t  :
'  

" I 1  f a u t  q u t E t z e l  v o & e  l e  m a î t r e  s r e f f o n d r e r ,  q u t i l  I e  v o i e  p o s e r

l a  t ê te  su r  une  cha i se  e t  hu r l e r .  Le  ma îÈ re  hu r l e ,  i 1  hu r l e  conme un  an ima l

b lessé .  L rhomme es t  b r i sé .  L rhomme g î t  sous  ses  yeux  comme un  chêne  aba t tu r '  ( 4 )

( l )  E t z e L ,  p .

( 2 )  l b i d . ,  p .

( 3 )  l b i d . ,  p .

505 .

596-97.

597 .

651  .( 4 )  l b i d .  ,  p .
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La  pe rmanence  du  rno t i f  du  pè re  eE  du  f i l s  dans  1 'oeuv re  de  l , Jasse r rnann

p r o u v e  q u ' i l  s ' a g i t  d t u n e  i d é e  o b s é d a n t e  i n s c r i t e  d e p u i s  l t e n f a n c e  d a n s  1 ' e s p r i t

d e  1 ' a u t e u r  ;  e l l e  d é m o n t r e  1 ' e x i s t e n c e  d ' u n  c o n f ' l i t  p e r s o n n e l  q u i ,  s a n s  a v o i r

I ' i n t e n s i t é  d e  c e l u i  q u ' a  v é c u  K a f k a  ( l ) ,  a  d é b o u c h é  s u r  d e s  p e r s p e c t i v e s  d e

c r é a t i o n  l i t t é r a i r e  i n t é r e s s a n t e s .  I , { a s s e r m a n n  n ' a  s a n s  d o u t e  p a s  a n a l y s é  s o n

e x p é r i e n c e  a v e c  l a  m ê m e  p é n é t r a t i o n  q u e  1 ' a u t e u r  d e  l a  L e t t r e  à  s o n  P è r e  ( 1 9 1 5 ) ,

enco re  qu ' i 1  a i t  c l a i r emen t  dé rnon té  dans  Enge lha r t  l e  mécan i sme  de  f  i ncompré -

hens ion  e t  l es  mob i l es  de  I ' hos t i l i t é  chez  un  en fan t  qu i  se  senE  i gno ré  ou  sou -

r n i s  à  u n e  d i s c i p l i n e  i n j u s t e .  D e r r i è r e  l a  f i g u r e  d u  p è r e ,  o n  n e  p e r ç o i t  p a s  c h e z

lu i ,  co rmne  chez  Ka fka ,  t ou te  une  d imens ion  re l i g i euse  e t  mé ta fhys ique ,  enco re

que  l e  nom de  T r i smég is te  donné  pa r  E tze l  au  p rocu reu r  Ande rgas t  rappe l l e  l e  vo -

cabu la i re  de  Ka fka  (O_Lg !gg : : ! g I ! ,  Ty rann ,  KôJ r i g ,  I i e r r sche r . . . ) .  l . ï a i s  ce  con -

f l i t  f ondamen ta l  n ren  a  pas  mo ins  f ou rn i  l a  ma t i è re  de  nombreuses  pages  c lu i  comp-

ten t  pa rm i  l es  me i l l eu res  de  Wasse rmann .

L a  m a n i à r e  d o n t  l r a u t e u r  a  p r é s e n t é  c e  c o n f l i t  e n  i n s i s t a n t  s u r  I ' a n -

t i q u e  c o n s t e l l a t i o n  o e d i p i e n n e ,  r e p r i s e  e t . a p p r o f o n d i e  p a r r F r e u d ,  m o n E r e  q u f i l

a  sub i  I ' i n f l uence  des  théo r i es  de  l a  psychana l yse .  On  no te ra  en f i n  que  ce  con -

f l i t  du  pè re  e t  du  f i l s ,  t hème  anc ien  e t  pe rmanen t  dans  l a  l i t t é ra tu re  a l l eman-

de,  fu t  abondaurnent  t ra i té  au moment de la  guerre et  dans les années 20,  lorsque

la  j eune  géné ra t i on  se  d ressa  con t re  l es  pè res  qu tè l1e  tena i t  pou r  responsab les

d e  l a  f a i l l i t e  d e  l a  c i v i l i s a t i o n  e t  d e  1 ' e f f o n d r e m e n t  d u  m o n d e  a l l e m a n d .  I c i

enco re ,  Wasse rmann  me t ta i t  en  oeuv re ,  en  môme Eemps  qu tun  thème pe rsonne l ,  un

t h è m e  d e  l ' é p o q u e  ( 2 ) .

Chez  Wasse rmann ,  1 ' ana l yse  psycho log ique ,  t e11e  que  l e  réa l i sme

1 ' a v a i t  p r a t i q u é e  a v e c  G .  K e 1 l e r ,  C . F .  M e y e r  o u  T h .  S t o r m ,  s r e s t  e n r i c h i e  d e

ce r ta ines  -pe rspec t i ves  modernes  ;  l r appo r t  de  I a  psychana l yse  a  é té  impor tan t ,

f  i n f l uence  de  Dos to ievsk i  semb le  avo i r  é té  dé te rm inan te .

(  I  )  Les deux expériences sont également de nature di f férenÈe en raison de la
personna l i té  du  père .  Kafka  s res t  sen t i  éc rasé par  un  père  débordant  de  v i -
t a l i t é ,  t o u j o u r s  s û r  d e  l u i ,  r é u s s i s s a n t  d a n s  t o u t e s  s e s  e n t r e p r i s e s ,  a l o r s
que lui-même se sentai t  faible et mal arné pour affronter le combat de la
v ie .  Le  père  de  l lassermann nra  pas  connu les  cer t i tudes  du  père  de  Kafka ,
i l  é ta i t  de  naÈure  rêveuse,  les  en t repr ises  na tér ie l les  ne  lu i  on t  jamais
réuss i  e t  1 'au teur  1 'a  souvent  dépe in t ,  en  par t i cu l ie r  dans  Das Gânsemânn-
chen, cornme un hornme accablé par l rexistence.

de t I .  Hasenclever ,  Der Sohn ( l

nouvel le  de F.  l , ler f  e lz  Nicht  der

(2 )  On pense à  la  p ièce
d r A .  B r o n n e n ,  à  l a
i s r  s c h u t d i g  ( t 9 2 0 )

9 1 4 )  ,  à
Môrder

Vaternord (  I  92O)
der  Ermordete
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L ' i n f l u e n c e  d e  D o s t o i e v s k i

La  l ec tu re  ass idue  de  ce  v i s i onna i re  du  monde  i n té r i eu r ,  don t  N ie t z -

s c h e  d i s a i t : " l l  e s t  l e  s e u l  q u i  m t a i t  a p p r i s  q u e l q u e  c h o s e  e n  p s y c h o l o g i e " ,  a

d é v e l o p p é  c h e z  l r a u t e u r  I e  g o û t  p o u r  1 r é t u d e  d e s  r a p p o r t s  h u m a i n s ,  P o u r  I t e x -

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

de  l a  v i e  psych i i t ue .  Dans  L ' I d i o t ,  C r ime  e t  Châ ! -Lmen t  ou  Les  F rè r -es  Ka ramazov ,

W a s s e r m a n n  a  t r o u v é  l a  p e i n t u r e  d ' é t a t s  p s y c h o l o g i q u e s  v i o l e n t s ,  s o u v e n t  à  l a

t i m i t e  d e  l a  n o r r n a l i t é ,  1 ' é t u d e  d e  c a s  e t  d e  c o n f l i t s  p o r t é s  à  l e u r  p a r o x y s m e

qu i  é ta ien t  en  acco rd  avec  son  tempéramen t  d réc r i va in  t ou joû rs  t en té  pa r  1es

sen t imen ts  e t  l es  s i t . ua t i ons  ex t rêmes .

Les  ha l l uc ina t i ons  de  Rasko ln i kov  gue t té  pa r  1a  fo l i e ,  ses  i n te r ro -

ga t i ons  mora les  e t  r e l i g i euses ,  l es  mo t i va t i ons  comp lexes  de  l a  ha ine  du  pè re

chez  l van , : ,  D im i t r i  e t  Smerd iakov  Ka ramazov  n tonL  pas  é té  gans  i n f l uence  su r

son  oeuv re  e t  i l  es t  sans  dou t .e  poss ib le  de  reconna î t re  dans  l es  ré f l ex ions

de Chr is t ian l , Iahnschaf fe sur  la  culpabi l i té  hurnaine ( l )  ou dans sa confronta-

t i on  avec  l e  meur t r i e r  N ie l s  He in r i ch  qu ' i l  amène  à  p rend re  consc ience  de  sa

fa { r t e ,  des  rém in i scences  du  romanc ie r  russe .  De  môme,  b ien  des  pe rsonnages

d ' E t z e l  A n d e r g a s t  t o r t u r é s  p a r  l e u r s  o b s e s s i o n s  o u  p a r  l a  t e n t a t i o n  d e  l a  v i o -

l ence  rappe l l en t  ce r ta ines  f i gu res  de  Dos to ïevsk i ,  au teu r  que  Wasse rmann  admi r<

pou r  " l e  gén ie  sans  éga l  avec  l eque1  i I  c rée  des  Èypes  huma ins "  (2 ) .

Dans  son  l i v re  De r  E in f l uP  Dos to jevsk i j s  au f  d ie  l . l e r ke  Jakob  Wasse r -

manns (3) . ,  Ruth Richter  a reconnu derr ière les personnages de Wassermann de

nombreux  modè les  russes .  C res t  à  p ropos  de  L ' I d i o t  que  sa  démons t ra t i on  semb le

la  p lus  conva incan te .  Se lon  e l l e ,  I a  f i gu re  du  p r i nce  Mychk ine  qu i  échoue  dans

I ' a p p l i c a t i o n  d e  s o n  i d é a l  d e  b o n t é  e t  d e  s a c r i f i c e  à  1 ' é g a r d  d e  N a s t a s i a  P h i -

l i ppovna ,  j eune  demi -monda ine  qu t i l  veu t  t i r e r  de  l a  u réd ioc r i t é  mora le ,  a  i ns -

p i ré  en  g rande  pa r t i e  l es  pe rsonnages  d tAga thon  Geye r  (4 ) ,  de  Gaspa r i  Hause r ,

( l )  c f .  e n  p a r t i c u l i e r Chr is t ian  l , lahnschaf fe ,  p .  742 sq .

( 2 )  L e b e n d i e n s t ,  p .  2 6 3 ,

( 3 )  D i s s .  B o n n  1 9 5 1 ,  M a s c h .

(4 )  Les  Ju i fs  de  Z i rndor f  on t  é té  écr i t s  jus te  un  an  après  la  découver te  de  Dos-

@ n e t 1 a 1 e c t u r e d e L l I d i o t . R . R i c h t e r P e n S e é g a 1 e m e n
que l fau teur  s tes t  insp i ré  pour  son premier  roman de la  f igure  drA l iocha'd" r r "  

Les  Frères  Karamâzov,  e t  que lâs  paro les  d rAgathon Geyer : " Ich  w i l l

den: Mensch"ilâ'6-frit*el nehmen ûnd ihnen die Erde geben", pourraient, avoir

.  êtê empruntées au ronan de Dostoïevski  ( l , ivre VI,  chapitre 2),  dans lequel

i I  es t 'ques t ion  de  la  réa l i sa t ion  du  royaume de D ieu  sur  te r re .
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de  Chr i s t i an  Wahnscha f fe  e t .  de  Joseph  Ke rkhoven  chez  qu i  on  re t rouve  1es

mêmes  p r i nc ipes  de  bon té  e t  d ra l t r u i sme  e t  l a  même inadap ta t i on  à  1 ' un i ve rs

soc ia l  .  Tou jou rs  se lon  R .  R i ch te r ,  i l  f  aud ra i t  vô i r  en  Ch r i s t i an  l ^ l ahnscha f  f e

u n e  a u t r e  e x p r e s s i o n  d e t t l t h o n r n e  n o u v e a u t t q u e  D o s t o i e v s k i  a  d e s s i n é  e n  l a

pe rsonne  du  p r i nce  Mychk ine .  De  même,  Nas tas ia  Ph i l i ppovna  e t  Eva  So re l  se -

r a i e n t  d e s  " s o e u r s  p a r  l e  d e s t i n "  ( l )  ;  t o u t e s  d e u x  d r u n e  b e a u t é  e x c e p t i o n : : e L l e

e t  d .émon iaque ,e l l es  on t  un  tempéra rnenE  anb i t i eux  e t  l e  goû r  de  l a  pu i ssance (2 ) .

.  R .  R i ch te r  sou l i gne  éga lemen t  que  chez  l es  deux  au teu rs  l a  v i e  psy -

c h o l o g i q u e  d e s  p e r s o n n a g e s  p r é s e n t e  d e s  s i m i l i t u d e s .  L a  p u i s s a n c e  d e  " r ô v e

e t  de  v i s i on "  es t  hype r t i oph iée  :  E t ze l  comprend  avec  une  i n tu i t i on  gén ia le

que  Leonha r t  Maur i z i us  es t  i nnocen t  ;  dans  ses  ha l l uc ina t i ons ,  Ande rgas t

ape rço i t  Warenune  e t  E t ze l  don t  l t image  l u i  impose  une  au t re  v i s i on  des  fa i t s .

Chez  Wasse rmann  co rn rne  chez  Dos to ïevsk i ,  beaucoup  de  pe rsonnages  s r i n te r rogen t ,

se déchi rent  eux-mêmesrsr imposent  comme Etzel  face à Kerkhoven ou comrne

Rasko ln i kov ,  de  vas tes  con fess ions .  I 1  y  a  en  eux  des  cô tés  pa tho log iques  e t

l eu r  compor temen t  nous  dévo i l e  l es  ' f uones  c répuscu la i res  de  1 tâme ,  à  l a  l i -

m i t e  d u  r ê v e  e t  d e  l a  v e i l l e "  ( 3 ) ,  a u x  c o n f i n s  d e  l a  c o n s c i e n c e .  A i n s i ,  o n

peu t  rapp roche r  1 té taÈ  de  dé l i r e  e t  de  cauchemar  dans  l eque l  se  t r ouve  E tze l

après avoi r  t rahi  Kerkhoven et  la  tor ture morale de Raskoln ikov qui  v ient  de

conmec t re  son  c r ime .  De  pa r t  e t  d rau t re ,  c res t  l e  même dé lab remen t  de  l a

( l )  R .  R i c h t e r ,  o p .  c i t . ,  p .  2 7 .

(2 )  R.  R ich ter  é tud ie  un  grand nombre  d fau t res  personnages qur i l  es t  poss i -
ble de comparer :  "Diese GestalÈen kornruen mit  den f i i r  s ie charakter i-
st ischen Eigenschaften so hâuf ig in den Romanen tr ]assermanns wieder,  d.F
man von einem Fi i rst  I ' Iyskin-,  einem Nastasja Fi l l ipovna-,  einem Stavrogin-,
einem Raskolnikov-,  einem Gol jâat in- sowie einem "Kel ler lochmenschen"-
Typus bei Wassermann sprechen kann, abgesehen von der Reihe Dostojevski-
jscher Nebenf iguren, die ebenfal ls Spuren in den l{erken des deutschen
S c h r i f t s t e l l e r s  h i n t e r l a s s e n  h a b e n " ,  o p .  c i t . ,  P .  5 .

( 3 )  l b i d . ,  p .  8 4  .
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p e r s o n n a l i t é  e t  l a  m ê m e  d é g r a d a t i o n  d e  1 ' a p p a r e n c e  p h y s i q u e  ( l ) .

Wasse rmann  a  é té  marqué  en f i n  pa r  1a  d i f f é renc ia t i on  ex t rême  des

t y p e s  h u m a i n s  e t  p a r  I ' o p p o s i t i o n  b r u t a l e  d e s  c a r a c t è r e s  t e l l e s  q u r e l l e s  s e

man i fes ten t  pa r  exemp le  dans  l es  po r t t a i t s  des  f rè res  Ka ramazov  :  D im i t r i

es t  un  impu ls i f  pa r tagé  en t re  des  sen t imen ts  v i o l en ts ,  I van  un  scep t i que ,

A t i ocha  un  doux  mys t i que  e t  Smerd iakov  une  na tu re  morb ide  en  p ro ie  à  des

c r i s e s  d ' é p i l e p s i e .  C h e z  h ' a s s e r m a n n  a u s s i ,  o n  È r o u v e  d e s  f i g u r e s  d i f f é r e n -

c iées  à  l r ex t râme .  Comme I van  Ka ramazov ,  Ware rnms-L 'a rschaue r  de  L tA f  f a i r e

I l a u r i z i u s  e s È  p o s s é d é  p a r  l a  f o l i e  d e  I ' i d é e ;  A g a t h o n  G e y e r  o u  C h r i s t i a n

Wahnscha f fe  on t  des  p réoccupa t i ons  re l i g i euses  e t  son t  an imés  d 'une  bonne

vo lon té  sans  l im iÈe  comme A l i ocha ,  Amadeus  VoB  (Ch r i s t i an  Wahnscha f fe )  ou

Lo r r i ne r  son t  des  i npu l s i f s  e t  des  v io len ts -qu i  r appe l l en t  Smerd iakov .  Comme

1es  I i v res  de  Dos to ievsk i ,  l es  romans  de  Wasse rûann  son t  peup lés  d ' i nd i v i dus

d r e x c e p t i o n ,  " d e  c r o y a n t s  e Ë  d r a t h é e s ,  d e  j u s t e s  e t  d e  p é c h e u r s ,  d e  s a i n t s

e t  d r â t r e s  d i a b o l i q u e s "  ( 2 ) .

( l )  R .  R i c h t e r  a  m i s  e n  p a r a l l è I e  l e s  d e u x  p a s s a g e s  s u i v a n t s  :
Dos to ievsk i  :  "Es  pack te  ihn  (Rasko ln ikov)  e in  Sch i i t te l f ros t ,  daB d ie
Zf f i " "  ^ rs " r rensch lugen,  und a l les  z i t te r te  an  ihm. . .  Mechan isch  t rû l l te
er  s ich  in  se inen f r i iheren  Studentenrnante l ,  e inen ge f i i t te r ten ,  aber  schon
recht  schâb igen Win terûberz ieher  ;e r  deck te  s ich  rn i t  ihm zu ,  und a lsba ld
i i b e r l i e f e n  i h n  w i e d e r  S c h l a f - u n d  F i e b e r t r â u m e " .  c i t .  R .  R i c h t e r ,  o p .  c i t . ,
p .  4 4 .
Wassermann :  " (E tze l )  vernach lâss ig t  se in  A i iBeres . . .  Jede Nacht  ha t  e r
aG-g;âBif thsten Trâume...  Aus solchen Trâumen erwacht er mit  einem ra-
senden Schrei ,  der die- Umgebung alarmiert  und die Leute veranlapt,  an
seine Zimmert i i r  zu klopfen. Dann l iegt er miE knirschenden Zâhnen und
wi ldsch lagenden Pu lsen da ,  der  Kôrper  i s t  in  Schrve ip  gebade( . . . )  S tunden-
lang be f indet  e r  s ich  in  somnolen tem Zustand" ,_ !Er4 ,  p .  654.
On t rouvera  dans  I fouvrage de  R.  R ich ter  d rau t res  tex tes  de  Hassermann
e t  d e  D o s t o i e v s k i  c o n f r o n t é s  l e s  u n s  a u x  a u t r e s  :  c f .  o p .  c i t . ,  p .  2 2 ,
2 6 ,  2 9 .

( 2 )  R .  R i c h t e r ,  o p .  c i t . ,  p .  8 4 .  L a  p a r e n t é  e n t r e  I t o e u v r e  d e  l r l a s s e r m a n n  e t
c e l 1 e  d e  D o s t o i e v s k i  s e  m a n i f e s t c d a n s  d r a u t r e s  d o m a i n e s ,  e n  p a r t i c u l i e r
dans  le  domaine  de  la  fo rme romanesque e t  des  techn iques  du  réc i t , .  Les
cr i t iques  s taccordent  à  reconnaî t re  que les  p remiers  l i v res  de  Dosto ievsk i ,
p r inc ipa lement  Hun i l iés  e t  Of fensés ,  t iennent  du  roman- feu i l le ton  e t .  on
s e s o u v i e n t q u e f f i t C h â t i m e n t e t d e s F r è r e s K a r a m a z o v n e
dédaignait  pas les procéaes @ L" pre*f f i i -

,  v res  s rarE icu le  au tour  du  meurÈre  de  la  v ie i l le  usur iè re  par  Rasko lv ikov ,
le second cui.mine dans le parr ic ide. On sait  égalemenÈ que Dostoievski
aËtacha iÈ assez  peu dr impor tance à  la  compos i t ion  e t  à  la  fo rme de ses
l i v res ,  gu t i l  éc r iva i t  "avec  ses  ner fs " ,  souvent  à  la  hâ te ,  p ressé par
Ia  nécess i té ,  ce  qu i  about issa i t  à  des  dé fau ts  de  p lan ,  à  des  longueurs
eÈ à  un  s ty le  inéga l .  La  man ière  d técr i re  de  Wassermann nresE pas  sans
parentê avec la sienne
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LES DANGERS DU PSYCHOLOGISME

St imu lan te  e t  f éconde ,  1a  l ec tu re  de  Dos to ïevsk i  p résen ta i t  êga le -

men t  ce r ta ins  dange rs .E l l eaencou ragé  l e  penchan t  de  1 ' au teu r  pou r  1a  p raE ique

d 'une  psycho log ie  à  l a  f o i s  schémat ique  eE  su rcha rgée rpou r  l ' é tude  de  s i t ua -

t i ons  v i o len tes  e t  de  compor temenEs  Pa tho log iques .

Schémal isme et  surcharge

Dans  son  dés i r  d ' im i t e r  son  modè1e ,  Wasse rmann  a .  é1abo ré  une  t yPo -

l o g i e  d e s  c a r a c t è r e s  q u i  s e m b l e  p a r f o i s  a r t i f i c i e l l e .

Ses  f i gu res  romanesques  veu len t  t e l l emen t  i nca rne r  une  a t t i t ude ,

u n  p r i n c i p e  q u ' à  l a  l i m i t e  e l l e s  é c h a p p e n t  à  l a  r é a l i t é  d e  1 ' e x i s t e n c e  e t  l a

c r i t i q u e  d t l r m g a r d  B a m b e r g  q u i ' v o i t  e n  e u x  d e  s i m p l e s  s u p p o r t s  d ' u n e  i d é e ,

d é p o u r v u s  d e  " l a  c h a l e u r  e t  d e  l a  v é r i t é  d e  I a  v i e "  ( l ) ,  e s t  e x a c t e  d a n s  b i e n

d e s  c a s .  T o u t  d ' u n e  s e u l e  p i è c e ,  s u b i s s a n t  I ' a p p e l  d e  I ' a b s o l u  o u  I t a t t r a i t

du  néan t ,  beaucoup  de  ces  pe rsonnages  son t  p rév i s i b l es  dans  l eu rs  réac t i ons

e t  dans  l eu r  démarche ,  comme dépou i l l és  du  mys tè re  de  l a  v i e .  Rena te  es t  l a

péche resse  au  coeu r  pu r ,  Aga thon  Geye r  l a  bon té  qu i  s tépanche ,  Dan ie l  No tha f f t

I t a r t i s t e  coupé  du  monde ,  Ka ren  Enge l scha l l  (Ch r i s t i an  Wahnscha f fe )  es t  un

cr iminel esclave de ses pulsions best iales et l^ larerrne-Warschauer un cr iminel

secondé par  une in te l l igence d iabo l ique.  Cet te  s ty l i sa t ion  des  f igures  roma-

nesques qu i  son t  reconna issab les  au  premier  couP d toe i l  a  cer ta inement  con-

t r i b u é  a u  s u c c è s  d e s  l i v r e s  d e  W a s s e r m a n n ,  d r a u t a n t  p l u s  q u r e l l e  n ' e s t  p a s

synonyme de sécheresse.

| IarceI Reich-Ranicki  a montré corrment ces personnages types sont

en  môme temps des  personnages longuement  é tud iés ,  chargés  d 'une mul r i tude de

déta i l s  e t  de  nuances  psycho log iques  qu i  témoignent  de  la  "sens ib i l i té  e t  des

d o n s  d t o b s e r v a t i o n  e x c e p t i o n n e l s t ' d e  l f a u È e u r ,  a i n s i  q u e  d e  t t s a  l e c E u r e  a s s i -

due des-écr i t s  de  Freud"  (2 ) .  De mul t ip les  exernp les  pour ra ien t .  serv i r  d r i l l us -

t ra t ion  à  ce  phénomène "d 'ampl i f i caE ion"  e t  de  surcharge,  un  su f f i ra .  I l  s 'ag i t

( l )  I rmgard  Bamberg ,  Das  Pr inz i der Freiheit  in Jakob lÙassermanns Werken,

1934 ,  p .72 .

(2) I ' larcel Reich-Ranicki, Dostojewskijs Zarewitsch. Der Fal1 I ' lassernann''  ' -A ; i t p i i ch  
de r  Neuaus ;a  14

|  72 ,  p .  14 .
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de  l a  f i gu re  de  Lo r r i ne r  dans  E tze l  Ande rgas t  ( l ) .  Ce  pe rsonnage  peu t  se  rame-

ne r  à  une  s ign i f i ca t i on  t r ès  s imp le  :  Wasse rmann  a  vou lu  i l l us t re r  à  t r ave rs

lu i  l e  f ana t i sme  po l i t i que  de  I tA l l emagne  we imar ienne ,  ma is  1a  m ise  en  oeuv re

de  ce  mo t i f  es t  r i en  mo ins  que  s i rnp le .

Lo r r i ne r  nous  appa ra î t  cou rne  un  ê t re  én igma t i que ,  auss i  b i en  dans

s a  v i e  p r é s e n t e  q u e  d a n s  s o n  e x i s t e n c e  p a s s é e .  C o m m e  n o u s  1 ' a v o n s  d é j à  r a p p e l é ,

i l  a  e x p l o r é  à  p e u  p r è s  t o u s  l e s  d o m a i n e s  d e  l r a c t i v i t é  p o l i t i q u e  e t  e n  1 u i  s e

résumen t  t ous  l es  ex t rém ismes  de  1 'époque ,  t ou tes  l es  f o rmes  de  v io lence .  A

ce t te  évoca t i on  d tune  ex i s tence  tumu l tueuse  Wasse rmann  a jou te  un  po r t ra i t

psycho log ique  i nqu ié tan t  :  Lo r r i ne r  a  l e  goû t  de  l a  pu i ssance  e t  de  Ia  t r ah i son

i l  es t  c rue l  eE  imp lacab le  dans  ses  vengeances ,  souven t  en  p ro ie  à  des  c r i ses

de  démence .  Ma is  i l  ne  su f f i t  pas  à  l r au teu r  de  déc r i r e  ce  compor temen t  pa tho -

l og ique ,  i l  f au t  enco re  qu t i l  en  donne r ' r r r "  
" *p l i ca t i on  

en  fa i san t  appe l  aux

ressou rces  de  1a  psycho log ie  e t  de  l a  psychana l yse .

Les  causes  du  fana t i sme  de  Lo r r i ne r  son t  reche rchées  dans  ses  an té -

céden ts  f am i l i aux ,  dans  1 téduca t i on  qu t i l  a  reçue .  Son  pè re  é ta i t  une  "na tu re

d é m e s u r é e " ,  a n t i s é m i t e  e t ' n a t i o n a l i s t e  à  t o u s  c r i n s .  L o r r i n e r r é c r a s é  p a r  s o n

p è r e ,  s r e s t  t r o u v é  p r o j e t é  d a n s  l r e x i s t ê n c e  a v e c  u n  t r o p - p l e i n  d ' é n e r g i e  h a i -

neuse  qu i  ne  demanda i t  qu tà  se  l i bé re r .  11  a  vou lu  a f f i rmer  sa  Pe rsonna l i t é

j usque - l à  é tou f fée ,  l a  v i o l ence  l u i  a  pe rm is  d texe rce r  sa  vengeance  e t  de  com-

p e n s e r  l e s  f r u s t r a t i o n s  d e  I ' e n f a n c e .  E n  t o u t e  o c c a s i o n  i 1  s ' o p p o s e  à  1 ' u n i v e r s

pa te rne l ,  sans  pouvo i r  cependan t  se  dégage r  de  son  empr i se :  "Le  pè re  pe rça i t

d r a u È a n g  p l u s  e n  l u i  q u t i l  s ' o p p o s a i t  à  s o n  e s p r i t  e t  à  s a  m a n i è r e "  ( 2 ) .  L e s

comp lexes  de  1 'en fance  s ta jou ten t  i c i  au  po ids  de  1 'hé réd i t é  pou r  p rodu i re  un

ca rac tè re  d i sha rmon ieux  (3 ) .

( l )  E t z e l ,  p .  3 9 1  s q .

( 2 )  I b i d . ,  p .  3 9 r .

(3 )  I l  fau t  encore  a jou ter  que Lor r iner ,  dont  le  père  é ta iE  anËisémi te ,  a '  Par
sa  grand-mère  materne l le ,  du  sang ju i f  dans  les  ve ines ,  ce  qu i ,  se lon  l tau-

t " , r i ,  fourn i t  une exp l i ca t ion  supp lémenËai re  à  sa  d isharmon ie .  Lor r iner

es t  man i fes temenÈ ce  qu 'on  peut  appe ler  un  "personnage fabr iqué" .
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Man i fes tement .  Lor r iner  es t  un  personnage t rop  r i che ,  les  mécan is -

mes de  sa  v ie  psycho log ique,  sont  t roP minut ieusement  démontés  pour  que le  per -

sonnage para isse  to ta lement  v ra isemblab le .  I1  donne p lu tô t  f  impress ion  d tune

f igure expérimentale. I^Iassermann succombe ic i  au danger du psychologisme qui

tend à  fa i re  p réva . lo i r  de  man ière  sys témat ique 1es  po in ts  de  vue e t  les  exp l i -

ca t ions  psycho log iques  dans . l té tude des  phénomènes ind iv idue ls ,  hurna ins  e t

s o c i a u x .  l I  p o u s s e  s e s  a n a l y s e s  à  1 ' e x Ë r ê m e ,  i l  s i u r p l i f i e  o u  e x p l i q u e  à  I ' e x c è s

Cet te  vo lon té  de  démonst ra t ion  about i t  par fo is  à  des  schémas t rop

l iu rp ides .  Les  personnages se  présenten t  f réquemment  par  coup les  dans  lesque ls

appara issent  des  tempéraments  opposés  ou  complémenta i res '  Les  f igures  fémin i -

nes  en  fourn issent  de  mul t ip les  exemples  qu i  ne  sont  Pas  tous  auss i  conva in -

canrs  que ceux  que nous  avons  dé jà  évoqués.  Que lquefo is  i l  ne  su f f i t  pas  à

l r a u t e u r  q u e  l e s  h é r o i n e s  s o i e n t  s o e u r s ,  i l  f a u t  q u t e l l e s  s o i e n t  j u m e l l e s

comrne Hanna eË Câci l ie Landgraf ( l )  ;  le root i f  des deux feurnes au Ëempérament

contraire se Crouve alors porté à son paroxysme ;  Hanna qui a toujours vécu

dans 1 'ombre ,  é tou f fée  e t  ty rann isée,  f in i t  par  deven i r  Ia  meur t r iè re  de  sa

soeur  p lus  be l le  e t  p lus  épanou ie .  Cet te  d is t r ibu t ion  en  coup les  se  re t rouve

auss i  pour  les  personnages mascu l ins  :  chez  Ar rh idée e t  A lexandre  (2 ) '  s toppo-

sent  le  sens  de  l tac t ion  e t  le  ca lcu l  s té r i le ,  chez  Agathon Geyer  e t  Gudst ik -

k e r  ( 3 ) r l e  c o e u r  e t  l r e s p r i t . . .  w a s s e r m a n n  a  t i r é  q u e l q u e s  t r è s  b o n s  e f f e t s

d e  c e  p r o c é d é  d t e x p o s i E i o n ,  e n  p a r t i c u l i e r  d a n s  L t A f f a i r e  M a u r i z i u s ,  m a i s  i l

1 ' a  a u s s i  u t i l i s é  d ' u n e  m a n i è r e  t r o p  s y s t é m a t i q u e '

De m&ne i l  a f fec t ionr \e  les 's i tua t ions  typ iques  e t  les  cas  d tespèce '

Te l  père  es t  veu f  eg  i l  ido lâ t re  son f i l s ,  te l  Personnage a  vécu à  la  campagne

et  ses  ins t inc ts  sont  Purs . . .  con formément  aux  découverEes de  la  psychana lyse '

Ies comporÈements de 1tâge adulte s 'expl iquenË presque éxclusivement par les

f rus t ra t ions  de  I ten f  ance. . .  La  psycho log ie  de  ln lassermann es t  vo lon t iê rs  s im-

p l i f i c a t r i c e .  E l l e  e s t  a u s s i  p a r f o i s  a g g r e s s i v e  e t  v i o l e n t e '

(  I  )  Oberl in

( 2 )

(3 )

Alexander

Renate Fuchs
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Une  psycho log ie  v i o l en te

T rès  tô t  se  man i fes te  dans  l t oeuv re  un  goû t  p rononcé  pou r  l a  paEho-

log ie  men ta le .  Dès  ses  p rem ie rs  l i v res ,  L rasse rmann  a ime  à  déc r i r e  des  é ta t , s

morb ides  eË  de  mu l t i p l es  f o rmes  de  déséqu i l i b re  psych ique  :  obsess ions ,  cau -

c h e m a r s ,  d é 1 i r e s ,  t r a n s e s  e t  c r i s e s  d e  1 a r m e s . . .

C e t t e  t e n d a n c e  à  r e c h e r c h e r  1 a  s i t u a t i o n  d é r o u t a n t e ,  p a r f o i s  c h o -

q u a n t e ,  n o u s  é t a i t  d é j à  a p p a r u e  d a n s  1 ' a n a l y s e  d e  R e n a t e  F u c h s .  N o u s  l a  r e t r o u -

v o n s  j u s q u e  d a a s  l e s  d e r n i è r e s  o e u v r e s ,  E L z e l  A n d e r g a s t  e t  L a  t r o i s i è m e  E x i s -

t ence  de  Joseph  Ke rkhoven ,  don t  ce r ta ins  chap i t r es  ne  son t  p lus  que  des  répe r -

t o i r es  de  cas  pa tho log iques .  La  soc ié té  con ten ,po ra ine  n ' y  es t  p l us  é tud iée  que

p a r  l e  b i a i s  d e  l a  p s y c h i a t r i e  e t  1 t é p o q u e  n e  s e  r é v è l e  p l u s  a u  l e c t e u r  q u r à

t r a v e r s  s e s  n é v r o s e s  e t  s e s  p s y c h o s e s .

E t z e l  A n d e r g a s t  n o u s  o f f r e  d r a b o r d  l e  s p e c t a c l e  d e  l a  f o l i e  d t l r l e n ,

puis celu i  de la  déchéance mentale de Nina,  épouse de Kerkhoven,  que le con-

teu r  abandonne  hébé tée  dans  un  as i l e  d ' a l i énés  ;  nous  découv rons  ensu i t e  chez

Jess ie  T in ius  I t a t t r a i t  morb ide  de  l a  mor t , e t ,  chez  Lo r r i ne r  . l a  f u reu r  dêvas7

t a t r i c e ,  s a n s  c o m p t e r  l e s  n o m b r e u x  c a s  d e  s u i c i d e . . . .  D a n s  l e  r o m a n  s u i v a n t ,

f  i n v e n E a i r e  d e s  o b s e s s i o n s ,  d e s  c a s  d r h y s t é r i e ,  d e s  a c c è s  d e  f o l i e  s u b i t e  e t

des  c r i ses  de  dép ress ion  se ra i t  p l us  l ong  enco re  e t  l e  psych ia t re  Joseph  Ke r -

k h o v e n  a u r a i t  b i e n  d u  m a l  à  f a i r e  f a c e  s u r  t o u s  l e s  f r o n t s ,  s ' i l  n t é t a i t  p a s

un médecin hors du cournun.

PSYCHIATRIE ET ENQUETE POLICIERE

. Le personnage de Joseph Kerkhoven qui  domine les deux derniers

romans de l , t rassermann por te le  têmoignage de l r in térêt  de I 'auteur  pour  la

sc ience  méd ica le  de  son  temps  e t  de  l a  f asc ina t i on  qu ron t  exe rcée  su r  l u i  l es

médec ins  e t  l es  psych ia t res  qu ' i l  a  rencon t rés  ( l )  ;  ce t t e  f i gu re  romanesque

es t  auss i  en  acco rd  avec  l es  p réoccupa t i ons  d tune  époque  qu i  f u t  ce l l e  des

p rem ie rs  p rog rès  déc i s i f s  de  l a  médec ine ,  de  l a  ch i ru rg ie  e t  de  l a  psych ia t r i e .

( l )  C t .  s u p r a , p .  2 8 2 .
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La f igure du nédecin

Etze I  Andergas t  e t  La  t ro is ième Ex is tence de  Joseph Kerkhoven s r ins -

c r iven t  dans  une l ignée droeuvres  l i t té ra i res  qu i ,  depu is  l rh is to i re  du  médec in

l^ Ie r f  Rônne de  G.  Benn ( l )  e t  les  p remiers  réc i ts  de  Dôb l in  (2 )  où- .se  l i t  un  goût

pour 1a pathologie mentale, jusqu'a Lg-11o"!gg"9-teglgg t le Th'  Mann et au roman

de  H .  Ca rossa ,  De r  A rz t  G ion ,  nous  res t i t uen t  que lques  aspec ts  de  l a  rnédec ine

d u  E e m p s  ( 3 ) .

I ^ lassermann décr i t  avec  compla isance 1 'un ivers  des  hdp i taux ,  1a

h i é r a r c h i e  d e  m o n d e  m é d i c a l ,  d e p u i s  1 e  m é d e c i n - c h e f  j u s q u ' à  I ' i n f i r m i è r e  ( 4 ) ,

1es  examens c l in iques  e t  les  opéra t ions  (5 )  ;  i l  res t i tue  le  ry thme des  jour -

nées ,  énumère  les  symptômes de  te l le  ou  te l le  na lad ie  (6 ) .

I1  conf ron te  Ie  médec in  à  des  s i tua t ions  d i f f i c i les ,  non seu lement

à  la  mor t  qu i  es t ,  un  é lément  de  son un ivers  quot id ien ,  ma is  auss i  au  prob lème

de I 'eu thanas ie  e t  à  ce lu i  de  sa  propre  d ispar i t ion .  Kerkhoven,  ag issant  par

amour  e t  par  char i té ,  ne  re fuse  pas  de  t 'donner - la  mor t t tà  son ami  I r len  qu i

"veut  la  recevo i r  en  cadeau de  ses  mains  (7 ) .  A  la  f in  d ,e / Ia  t r i log ie ,  lo rsque

le  rnédec in  es t  a t te in t  lu i  auss i  d rune malad ie  incurab le ,  i l  fa i t  face  en  tou-

te  consc ience à  la  s i tua t ion  e t  conserve ,  cor t rne  jad is  I r1en,  un  êqu i l ib re

imper tu rbab le .

( l )  G e h i r n e ,  l 9 l 5

(2)  D ie  Er rnordung e iner  But te rb lume,  1913.

( 3 )  O n  p e u t  a u s s i  p e n s e r  à  l r u t i l i s a t i o n  q u e  I e  c i n é m a  d e  l ' é c o l e  e x p r e s s i o n n i s -
te  a  fa i te  de  ces  no t i f s .  On songe à  Dr .  Mabuse de  Fr i t z  Lang (1922)  e t  à
Das Kabinett  des Dr.  Cal igar i  de R. Wiene qui débute et se termine dans

(4 )

(s)

( 6 )

EtzeL,

l b i d .  ,

l b i a .  ,  p

P .

P .

r28 .

123-125.

236 z  descr ip t ion  de  la  rna lad ie  d ' I r len .

241 .(7 )  I t i a .  ,  p .



- 5 0 6 -

U n  d e s  m e i l l e u r s  p a s s a g e s  d e  c e s  l i v r e s  e s t  p e u t - ê t r e  1 ' h i s t o i r e

des  re la t i ons  d t l r l en  e t  de  Ke rkhoven  gu i  cons t i t ue  l a  p rem iè re  pa r t i e  d 'E t ze l

Ande rgas t .  I ^ I asse rmann  déc r i t  l e  mys té r i eux  cheminemen t  de  I t am i t i é  ( l )  qu i

abou t i t  à  un  t rans fe r t  su r  l a  pe rsonne  de  Ke rkhoven  des  fo rces  psych iques  eÈ

m o r a l e s  d t I r l e n .  O n  v o i t  d a n s  c e s  c h a p i t r e s  l e s  r a p p o r t s  h a b i t u e l s  d u  m é d e c i n

e t  d u  m a l a d e  s ' i n v e r s e r ,  l e  m a l a d e  d e v e n a n t  c e l u i  q u i  d o n n e  e t  l e  m é d e c i n  c e -

l u i  qu i  r eço i t .  Dès  1a  p rem iè re  rencon t re ,  I r l en  dev ine  chez  Ke rkhoven  une

pe rsonna l i t é  excep t i onne l l e  qu t i l  veu t  amener  à  p rend re  consc ience  de  so i -même

e t  à  qu i  i l  veu t  l égue r  sa  p rop re  f o r ce  i n té r i eu re .  A  sa  mor t ,  1es  capac i t és

de  son  am i  Ke rkhoven  se  t rouven t  en  e f f e t  décup1ées ,  une  méLamorphose  i nexp l i -

c a b l e  s r e s t  p r o d u i t e .

A ins i  se  man i fes te ,  dès  1e  débuÈ  du  réc i t ,  l a  p réd i l ec t i on  de  Was-

se rmann  pou r  un  doma ine  b ien  pa r t i cu l i e r  de  l a  médec ine ,  pou r  1 té tude  des  phé -

nomènes  é t ranges  de  l a  v i e  psych ique .  Jusque -1à ,  Ke rkhoven  é ta i t  cou rme  G ion ,

1e  pe rsonnage  de  Carossa ,  un  modes te  médec in  de  fam i l l e ,  ma in tenan t  i l  dev ien t

un  psych ia t re  de  renommée  mond ia le  g râce  aux  fo rces  qu t l r l en  a  l i bé rées  en  l u i

Adep te  des  théo r i es  de  l a  médec ine  psychosona t i que  e t  des  i dées  de

Cons tan t i on  von  Monakow (2 )  qu ' i l  app l i que  non  seu4èmenE à  1a  v ie  i nd i v i due l l e ,

ma is  auss i  à  1a  v ie  de  I t human i té  (3 ) ,  Ke rkhoven  vo i t  dans  l es  ma lad ies  men ta -

l es  qu ' i l  é tud ie  1es  s ignes  d 'une  ma lad ie  géné ra le  de  1a  soc ié té -  Pa r tan t  de

1 t é t u d e  d e  c a s  i n d i v i d u e l s ,  l e  p s y c h i a t r e  p e u E  s t é 1 e v e r  j u s q u ' à  u n e  a n a l y s e

des grands phénomènes humains et  sociaux;  i l  est  le  grand interprèÈe des dest i -

nées  e t  de  l ' h i s to i re  (4 ) .  On  comprend  l e  p res t i ge  don t  i l  j ou i t  aux  yeux  de

1  I  au  t eu r .

( l )  I r len et Kerkhoven offrent sans douÈe un des uei l leurs exemples de ces

coup les  de  personnages complémenta i res  qu ta f fec t ionne Wassermann.  Chaque

f ig l re  appara î t  conme le  doub le  de  I 'au t re .  Cet te  techn ique de .présenta-

t iàn  a  é tà  peut -ê t re  insp i rée  à  lùassermann par  Dosto ievsk i ,  chèz  qu i  le

no t i f  du  ndoub le"  occupe une p lace  essent ie l le .  I r len  d i t  à  Kerkhoven :

"Er inners t  du  d ich  Josàph,  daB du mi r  vor  langer  Ze i t  sag tes t ,  es  feh le

d i r  das . . .  w ie  d r i i ck tes i  du  es  aus  ?  Das Doppe l te .  Ja .  Das  Doppe l te .  Wenn

du mich  noch in  d i r  hâ t tes t ,  sag tes t  du ,  kônnte  ï7as  Groges ,  in  de inem S inn

G r o B e s ,  a u s  d i r  w e r d e n . . . " ,  E t z e l ,  p .  2 \ 3 '

( 2 )  E t z e l ,  p .  2 6 0 .

(3 )  Cf .  suprarp .  281-282.

( 4 )  l b i d . ,  p ,  5 1 4 - 1 5  e t  P .  6 0 7  -
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Ce  qu i  f asc ine  1 -e  p lus  l . I asse rnnano ,  c tes t  cependan t  l e  t r ava i l

quo t i d i en  du  nédec in  des  âmes  qu i  sc ru te  pa t i e rmen t  l es  conse iences  e t  s ' i ns i -

nue  dans  1e  mys tè re  des  ê t res ,  ce  déch i f f r emen t  des  pe rsonna l i t és  qu i  s tap?a -

ren te  à  1a  démarche  du  romanc ie r  i n te rp rè te  e t  c réa teu r  de  f i gu res  huma ines .

L r i n t é r ê t  d e  W a s s e r m a n n  p o u r  l a  p s y c h i a E r i e  e s t  e s s e n t i e l l e m e n t  c e l u i  d f u n

é c r i v a i n  È e n t é  p a r  1 e s  m é t h o d e s  d ' i n v e s t i g a t i o n  p s y c h o l o g i q u e  d e  c e t t e  s c i e n c e

e t  p a r  s e s  r é v é l a t i o n s  i n s o l i t e s  s u r  l a  n a t u r e  h u m a i n e

U n  p a s s a g e  d u  r o m a n  D i e t r i c h  O b e r l i n  d é c r i t  e n  c e s  t e r m e s  1 ' a c -

t i v i t é  d u  p s y c h i a t r e  à  q u i  s e  r é v è l e n t  l e s  p r o f o n d e u r s  d e  1 r â m e  :

"Que  de  choses  l u i  appa ra i ssen t  !  Que  de  choses  se '  dévo i l en t  !  Les

ga le r i es  enchevêÈrées ,  1es  reco ins  immondes ,  l es  l aby r i n thes  de  l a  cu lpab i l i t é

e t  d e  1 ' e r r e u r ,  d u  d é s e s p o i r  e t  d e  l r i m p o s t u r e ,  d e  f  i l l u s i o n  e t  d e  l a  f o l i e ,

que l  en tassemen t  !  Que l l e  danse  de  spec t res  ! ( . . .  I  i l  r emon te  f u r t i vemen t  dans

les  cave rnes  des  géné ra t i ons  d i spa rues ,  i l  es t  l r esp ion  des  géné ra t i ons  p résen -

tes  ;  i I  a r rache  une  à  une  au  s i l ence  des  coeu rs "  -  des  p reuves  e t  des  exp l i -

c a ; i o n s  ( l ) .

Le  t r ava i l  du  psych ia t re  se  rapp roche  donc  auss i  de  ce lu i  du  po l i -

c i e r  ;  i c i  e t  1à ,  c res t  l a  même con f ron ta t i on  avec  une  én igme ,  l a  même reche rche

obs t i née  des  vo ies  e t  des  i nd i ces ,  c res t  une  démarche  ana l y t i quee  une  reche rche

du  dé ta i1 ,  un  t rava i l  de  d i ssec t i on  (2 )  .

Cure  psychana ly t ique e t  enquête  po l i c iè re

Cres t  pourquo i  les  examens e t  les  t ra i tements  psych ia t r iques  dont

La  t ro is ième Ex is tence de  Joseph Kerkhoven nous  o f f re  p lus ieurs  exemples ,  s tap-

parenten t  à  des  enquêtes  po l i c iè res .  Dans tous  les  cas ,  i l  s rag i t  de  se  g l i sser

dans  une ex is tence é t iangère ,  de  remonter  dans  Ie  passé pour  fa i re  émerger  la

véri té des décombres qui 1a recouvrenÈ. Lâ manière dont procède Kerkhoven pour

1 ibérer  A lexander  Herzog de  son obsess ion  rappe l le  1e  cheminement  d tE tze l ,  sa

( l )  O b e r l i n ,  p .  2 l l .

(2 )  L rAf fa i re  Maur iz ius  nous  donne de  mul t ip les  exemples  de  ce  t rava i l  de  d is -
@ d 1 e p r o c u r e u r A n d e r g a s t r e p r e n d 1 e d o s s i e r M a u r i z i u s ,
les  fa i ts  sont  mét icu leusement  ana lysés  un  à  un .  Dans Kerkhoven,  1 -es  anaLy-
ses psychiatr iques sont conduites avec 1a même minut iel-ôi- f f iuveen outre
p lus ieurs  é tudes  anatomiques  drune ex t rême préc is ion ,  en  par t i cu l ie r  une
descript ion du cerveau humain qui témoigne du goût de l rauteur pour le dé-
tai l  :  "Er (Kerkhoven) sah die Windungen, die gLeich Maschinenbândern beben-
den; gelbgrauen Strânge, die teigigen Geflechte, die membranhaft  zuckenden
HâuÈe und Hâutchen, die verborgenen Schaltungen und in zal . te Kanâle engebet-
te ten  F l i i ss igke i ten . . .  e in  Re ich ,  e in  ungeheures ,  unverg le ich l i ch  o r tan is ie r -

tes  Re ich ' !  Kerkhoven,  p .  14 l .
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l u t t e  obs t i née  e t  hab i l e  con t re  Waremme,  pu i s  sa  v i c to i re  f i na le .

Face  à  1 ' éc r i va in  A lexande r  He rz ,og  qu i  a r r i ve  dans  sa  c l i n i que  en

p le ine  c r i se  de  dép ress ion  mora le ,  Ke rkhoven  p rocède  l u i  auss i  à  une  app roche

p ruden te ,  i 1  év i t e  d ramener  t r op  tô t  son  pa t i en t  su r  1e  te r ra in  de  son  obses -

s i o n .  C h e m i n a n t  à  s e s  c ô t é s  d a n s  I e  d é d a l e  c o n f u s  d e s  p e n s é e s ,  d e s  s o u v e n i r s

e t  des  sen t imen ts ,  i l  a t t end  l e  momen t  où  i l  en t revo i t  l a  na tu re  du  ma l .  Ma is

ses  i n tu i t i ons  do i ven t  enco re  se  t rans fo rmer  en  ce r t i t udes .  Peu  à  peu ,  i l  gagne

la  con f i ance  du  ma lade  e t  l r a rnène  à  éc r i r e  l a  l ongue  h i s to i re  de  sa  v je .  Dans

c e  r é c i t  q u i  é q u i v a u t  à  l t a v e u  d a n s  1 ' e n q u ô t e  p o l i c i è r e , 1 " . . m é d e c i n  t r o u v e  l e s

é lémen ts  qu i  1u i  pe rme t t ron t  de  gué r i r  1 ' éc r i va in  en  démon tan t  l e  u récan i sme

de  l r obsess ion  e t  en  chassan t  1a  cause  du  ma1 .  Ce t te  deux ième  é tape  es t  l a  p lus

dé l i ca te :  Ke rkhoven  do i t  gu ide r  A lexande r  He rzog  avec  d ' i n f i n i es  p récau t i ons

jusqu tà  1a  p r i se  de  consc ience  sa lu ta i re ,  1e  f a i san t  remon te r  j usqu 'au  l o i n ta in

p a s s é  d e  l r e n f a n c e  o ù  s e  s i t u e n t  1 e s  r a c i n e s  d u  m a I .  1 1  s r a v è r e  a l o r s  q u e . ,

pou r  A lexande r  He rzog  conme pou r  l r au teu r  l u i -même,  l a  d i spa r i t i on  p récoce  de

la  mère  a  pesé  su r  son  ex i s tence  e t  a l imén té  son  ango i sse .  Ce  t ra i t emen t ,  dans

1eque1  on  reconna î t  1es  é lémen ts  d rune  cu re  psychana l y t i que ,  rappe l l e  en  b ien

des  po in t s  l a  reche rche  obs t i née  du  dé tec t i ve .

11  ex i s te  pou r  l { asse rmann  une  pa ren té  s i  é t ro i t e  en t re  ce t t e  f o rme

d t i n v e s t i g a t i o n  p s y c h o l o g i q u e  e t  l t e n q u ê t e  p o l i c i è r e  q u r à  p l u s i e u r s  r e p r i s e s ,

dans  La  t ro i s i ème  Ex i s tence  de  Joseph  Ke rkhoven ,  ce t t e  i nves t i ga t i on  f ou rn i t  un

p r é t e x t e  à  r o u v r i r  q u e l q u e  d o s s i e r  j u d i c i a i r e .  C r e s È  c e  g u i  s e  p r o d u i t  p a r

exemp le  pou r  l e  r r cas  Ims t "  ( l )  r a t t aché  à  1 ' ensemb le  du  réc i t  pa r  un  sub te r fuge :

l es  pe rsonnes  imp l i c l uées  de  p rès  ou  de  l o i n  dans  ce t te  e r reu r  j ud i c i a i r e  son t

aussi  des malades conf iés aux soins de Kerhoven eÈ le t ra i tement  que requier t

l eu r  é ta t  pe rmè t  à ' l r au teu r  de  p rocéde r  au  déba l l age  d tune  a f f a i r e  c r im ine l l e

comp lexe ,  l e  p rocessus  de  gué r i son  va  de  pa i r  avec  l e  dévo i l e rnen t  p rog ress i f

a  1 1 2

oe  I ' enLgme Po I ] - c ] -e re .

( l )  Nous  é tud ions  p lus  lo in  ( in f ra rp .536sq)ce  cas  comme exPmple  drune Èranspos i -
t ion , .d i rec te  d run  document  jud ic ia i re  dans  le  réc i t .  Le  pharmac ien  Imst  e t
sa màîtresse Jeanne Mal lery ont été condamnés à tort  pour le menrtre de
Se1ma, épouse du pharmacien. EIse l {ys-I . l iggers, inf i rmière dans la cl in ique
psychiatr ique de Kerkhoven et parente  de  K.  Imst ,  veu t  ob ten i r  la
rév is ion  du  procès .  Une malade,  Emi l ie  Th i r r io t ,  à  qu i  E lse  Wys-Wiggers  a
par lé  de  I 'a f fa i re  Imst ,  appor te  dans  son dé l i re  la  e lé  de  1 'én igme po l i -
c iè re  e t  recons t i tue  les  fa i ts .  K .  ImsÈ e t  Jeanne Mal le ry  sont  g râc iéS;
mais  ce t te  dern iè re ,  obsédée par  l t idée  qu 'e l le  es t  coupab le ,  do i t  e l le
auss i  ê t re  so [gnée par  Kerkhoven,  ce  qu i  es t  le  p ré tex te  à  un  long re tour
sur  1 'a f fa i re  Imst .  Psych ia t r ie  e t  fa i t  d ivers  jud ic ia i re  se  confondent
ic i  to ta lement .



- 5 0 9 -

LIMITES DU ROMAN PSTCHOLOGIQUE

Cons idé rées  dans  l eu r  ensemb le ,  1es

mann  nous  semb len t  i néga les .  La  f i nesse  e t  l a

a v e c  l a  r e c h e r c h e  d e  l r e f f e t  e t  u n e  s u r c h a r g e

o u a l i t é  l i t t é r a i r e .

Du ran t  t ou te  sa  ca r r i è re ,  I r l asse r rnann  a  su  camper  des  pe rsonnages

hau temenÈ ind i v i dua l i sés  e t  i nnombrab les ,  i l  a  su  dépe ind re  l a  r i chesse  de  l eu r

v ie  i n té r i eu re ,  conme en  témo ignen t  l es  po r t ra i t s  des  Ju i f s :de  Z i rndo r f  ou  de

L f A f f a i r e  M a u r i z i u s .  D a n s  c e  d e r n i e r  r o m a n ,  1 ' a u t e u r  a n i m e ,  à  c ô t é  d e s  p e r s o n -

nages pr inc ipaux ,  tou te  une ga le r ie  de  f igures  seconda i res .  Les  sent iments  sont

é tud iés  avec  préc is ion  :  I ^ lassermann décr i t  tou tes  les  nuances  de  1 'amour  chez

Leonhar t  Maur iz ius ,  i1  évoque les  tourments  moraux  du  procureur  Andergas t ,  en-

v isage sous  des  ang les  d ivers  le  conf l i t  du  père  e t  du  f i l s  ;  i l  sa i t  nous  sug-

gérer  les  t r i s tes  obsess ions  du  pr isonn ier  dans  sa  ce l Iu1e e t  les  ca lcu ls  cyn i -

ques  de  l ^ la remme.  Les  qua l i tés  d 'ana lyse  psycho log ique,  percept ib les  dès  Les

Ju i fs  de  Z i rndor f ,  se  sont  conf i rmées e t  son t  parvenues dans  L tAf fa i re  Maur i -

z ius  à  leur  p le in  épanou issement .

Ma is  par  a i l leurs  Wassermann esÈ éga lernenÈ res té  ce  psycho logue

av ide  de  dé ta i l s  inso l i tes  que les  lecÈeurs  ava ien t  découver t  à  1a  lec tu re

de Renate  Fuchs ;  i l  sacr i f ie  vo lon t ie rs  à  la  mode du  jour ,  i1  es t  por té  vers

touË ce ,  qu i  es t  éËrange.  Ses  personnages manquent  par fo is  de  mesure  e t  de

s i m p l i c i t é .

,  Après  avo i r  1u  Etze l  Andergas t ,  le  c r i t ique  Kur t  Re inho ld  a  écr i t  à

l e u r  s u j e t :  " C e s  g e n s  s o n t  i n t é r e s s a n t s r  l e u r s  n o m s  s o n t  i n t é r e s s a n t s r  l e u r

passé es t  in té ressant ,  Ieurs  na lad ies  sont  in té ressantes ,  léurs  dons  sont  gé-

n iaux ,  leurs  phrases  lourdes  de  sensr  leur  espr i t  de  grande qua l i té r  leur  che-

minement  so l i ta i re ,  leurs  expér iences  or ig ina les ,  leurs  conf l i t s  in té r ieurs

compl iqués"  ( l ) .  EÈ K.  Re inho ld  es t ime que ces  f igures  romanesques sont  v ic t i -

mes d 'un  phénomène 'de  "surexpos i t ion"  semblab le  à  ce lu i  qu i  se  produ i t  en  pho-

tograph ie  où  i l  a  pour  conséquence " la  mor t  dans  la  g r isa i l le  de  la  to ta l i té  de

l t image" .  T rop  v io lemment  éc la i rés ,  les  personnages de  Wassermann dev iendra ien t

i n d i s t i n c t s .

é tudes  psycho log iques  de  Wasser -

d i v e r s i t é  d e s  a n a l y s e s  v o i s i n e n t

q u e l q u e f o i s  p r é j u d i c i a b l e  à  l a

( l )  Kur t  Re inho ld ,  Der  g raue Tod,  in  Das Tagebuch 12  1931,  p .  904-906.
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Une  des  causes  de  ce  phénomène  de  su rexpos i t i on  nous  semb le  rés ide r

dans  l e  t empéramen t  même de  1 'au teu r ,  dans  sa  d i f f i cu l t é  à  se  l im i t e r .  S i  l , t r asse r -

mann  a  su  p ra t i que r  des  ana l yses  psycho log iques  sob res  e t  j us tes ,  on  t rouve  aus -

s i  dans  son  oeuv re  une  tendance  à  ce  qu ton  pou r ra i t  appe le r  une  t l su renchè re

p s y c h o l o g i q u e " .  C e t t e  s u r e n c h È r e  n o u s  s e m b l e  s u r t o u t  p e r c e p t i b l e  d a n s  l r u t i l i -

s a t i o n  q u ' i l  f a i t  d e  l a  p s y c h a n a l y s e .

11  es t  ce r ta in  que  l , i asse rmann  a  l u  F reud  e t  que  son  oeuv re  s tes t  peu

à  p e u  e n r i c h i e  d r u n e  m u l t i t u d e  d e  d o n n é e s  :  o b s e s s i o n s ,  r ê v e s ,  f r u s t r a t i o n s  d e

l r e n f a n c e ,  n é v r o s e s ,  a m b i g u i t é  d e s  r a p , p o r t s  p è r e - f i l s . . .  S e s -  a n a l y s e s  s e  s o n t

app ro fond ies  e t  d i ve rs i f i ées .  Co rmne  1 'a  f a i t  r emarque r  F .  Mar t i n i  à  p ropos  du

Bonhommes  aux  O ies ,  Wasse rmann  ne  s res t  pas  bo rné  à  u t i l i se r  t t l es  p rocédés  ra -

t iona l i san ts  du  na tura l i sme" ,  i1  a  s i tué  "1es  - fo rces  dr impu ls ion  psycho log iques

dans des  zones  p lus  p ro fondes,  dans  l r inconsc ien t . " ,  i l  a  la issé  la  por te  ouver te

à  ' f l r i r ra t ionne l "  (1 ) .  L 'au teur  de  la  t r i log ie  - t { "g1g igg ,  E tze ] - ,  Kerkhoven-

emplo ie  un  vocabu la i re  e t  des  schémas f reud iens .  La  psychana lyse  lu i  permet  de

révé le r  la  complex i té  des  ê t res ,  de  fa i re  appara î t re  les  couches souter ra ipes

de la  v ie  psych ique e t  de  resÈ i tuer  1a  marche déconcer tan te  des  des t inées ,  les

métamorphoses  success ives  qu i  peu à  peu révè len t  les  personna l i tés .  Fe l i x  BerÈau>

a  é c r i t  à  c e  s u j e t  :

"L lon  t rouve chez  Wassermann f  idée  drune d iscont inu i té  psych ique

qu i  do i t  que lque chose au  f reud isme. . .  11  y  aura i t  en  nous  une sér ie  de  "Je"

v i r tue l lement  coex is tan ts ,  p ra t iquement  se  subs t i tuant  l run  à  l rau t re  sous  Ia

press ion  drévénements  se  déc lenchant  par  acc ident "  (2 ) .  Cres t  b ien  ce  qu i  se

produ i t  pour  Dan ie l  NoÈhaf f t ,  Chr is t ian  l ^ Iahnschaf fe  ou  Etze l  Andergas t .  La  psy-

chanalyse a fourni  à l^ lasserurann une nouvel le vis ion de lrhomme. Mais son inf lu-

ence ne  se  l im i te  pas  à  ce t  appro fond issement  de  la  ré f lex ion  psycho log ique.

Comme la  lec tu re  de 'Dosto ievsk i ,  la  lec tu re  de  Freud a  représenté

pour  Wassermann à  la  fo is  un  enr ich issement  e t  un  danger ,  e l le  l ta  soumis  à  une

nouve l le  ten ta t ion .  En e f feÈ l tau teur  a  t rouvé dans  1a  psychana lyse ,  en  même

temps que de  nouve l les  exp l i ca t ions  des  compor tements ,  une mine  drobserva t ions

eÈ de dé ta i l s  spec tacu la i res  qu i  on t  a l imenté  e t .  encouragé son imag ina t ion ,

( l )  in Das Gânsemânnchen, Langen Mii l ler,  1972, lachwort von Fr i , t z  Mar t in i ,  p .  539

(2)  Panorama de la  l i t té ra tu re  a l lemande conÈemPora ine ,  1928 '  P .  182.
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qu i  l fon t  poussé à  ce t  en tassement  de  cas  é t ranges  e t  à  ce t te  surenchère  qu i

sont  par t i cu l iè re rnent  sens ib les  dans  ses  deux .dern ie rs  romans.  Ma is  i l  es t  Pos-

s ib le  auss i  que ce t te  surenchère  psycho log ique so i t  la  conséquence in6v i tab le

des  cho ix  fondamentaux  de  l rau teur .

Sa v ie  durant ,  L lassermann a  cons idéré  la  psycho log ie  conme f  ins t ru -

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

d e  r e s t i t u e r  f  i m a g e  d e  s o n  t e m p s .  1 1  é t a i t  p e u  t e n t é  p a r  l a  r é f l e x i o n  a b s t r a i -

t e  e t  o n  n e  t r o u v e  p a s  d a n s  s o n  o e u v r e  d e  g r a n d s  d é b a t s  d ' i d é e s .  C h e z  1 u i ,  t o u t

d e v i e n t  f i g u r e  r o m a n e s q u e ,  i n t r i g u e ,  c r e s t - à - d i r e  r a p p o r t  e n t r e  1 e s  ê t r e s  ê t ,

e n  d é f i n i t i v e ,  p s y c h o l o g i e .  C t e s t  e n  d i f f é r e n c i a n t  1 e s  p " t r o r , r r . g " " ,  e n  n u a n ç a n t

les  a t t i tudes  que Wassermann pouva i t  p ré tendre  décr i re  son époqr re .

Mais  éËant  donné 1a  complex i té  de-  1a  réa l i té  soc ia le  e t  l rampleur

des  bou leversements  qu i  se  sont  succédés dans  1es  t ren te  p remières  années du

2Oème s ièc ie  durant  lesque l les  Wassermann a  produ i t  l ressent ie l  de  son oeuvre ,

é t a n t  d o n n é  1 ' a c c é l é r a t i o n  d e  l t h i s t o i r e  à  p a r t i r  d e  I a  g u e r r e ,  l a  p s y c h o l o g i e

te l le  que l r lassermann 1a pra t iqua i t  s res t  avérée un  ins t rument  impar fa i t  pour

dominer  eË res t i tuer  à  e l le  eeu le  les  g rands  phénomènes du  temps dans  leur  d i -

mens ion  h is to r ique,  po l i t ique  e t  soc io log ique.  I , Jassermann a  dû  non seu lement

mul t ip l ie r  le  nombre  de  ses  personnages,  ma is  encore  procéder  à  des  ana lyses

psycho log iques  de  p lus  en  p lus  b ru ta les  eÈ suggest ives .  Ctes t  pourquo i  la  fo l ie

de  1 tépoque fa i t  surg i r ,  dans  Etze l  Andergas t  e t  dans  La  t ro is ième Ex is tence de

Joseph Kerkhoven, autant de personnages disharmonieux. Ces romans qui veulent

t radu i re  la  ma lad ie  mora le  que l tau teur  déce la i t  au tour  de  lu i .  ne  sont  p lus

à  1a  l im i te  que des  réper to i res  de  cas  paEho log iques .  I1  semble  que le  roman

psycho log ique,  te l  que l , lassermann I ta  p ra t iqué pendant  tou te  sa  car r iè re ,  a i t

a t te in t  a lo rs  un  te rme au-de là  duque l  i l  ne  pouva i t  a l le r  sans  se  dé t ru i re  lu i -

même.  Peut -ê t re  Dôb l in  ava i t - i l  ra ison  quand i l  voya i t  les  l inn i tes  de  Wassermann

dans son ' incapac i té  à  passer  du  genre  psycho log ique au  " roman de 1a  c r i t ique

s o c i a l e t t .

Wassermann,  qu i  a  ê tê  fasc iné  par  1a  psycho log ie ,  la  psychana lyse  e t

la  psych ia t r ie ,  a  réuss i ,  en  uE i l i san t  leurs  ammes,  à  fasc iner  un  vas te  pub l i c .

L r é v o c a t i o n  d e  c a s  m u l t i p l e s ,  s o u v e n t  t i r é s  d e  l - r a c t u a l i t é ,  l a  d i s s e c t i o n  d e s

âmes,  I 'exp lo ra t ion  des  reco ins  Èénébreux  de  la  consc ience à  la  lumière  de  la

science médicale contemporaine ontsani doute largement contr ibué à la réussi te

drh ie r .  Au jourd thu i ,  ce t  aspec t  de  l f  a r t  de  l ^ Iassermann nous  semble  p lus  con-
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ven t i onne l  e t  p1 -us  t apageu r ,  ma is  i 1  se ra i t  t r ès  i n j us te  de  re je te r

t o u t e s  l e s  é t u d e s  p s y c h o l o g i q u e s  d e  l r a u t e u r  s o u s  p r é t e x t e  q u t e l l e s  s o n t  i n é -

g a l e s .  O n  n e  p e u Ë  i g n o r e r  l e s  q u a l i t é s  e x c e p t i o n n e l l e s  d ' o b s e r v a t i o n  e t  d e

s e n s i b i l i t é ,  l r h a b i l e t é  à  c r é e r  u n e  m u l t i t u d e  d e  p e r s o n n a g e s ,  à  p e i n d r e  1 e s

c a r a c t è r e s ,  q u i  s e  m a n i f e s t e n t  d a n s  l e s  m e i l l e u r s  o u v r a g e s  c o n m e  L t A f f a i r e

I ' l au r i z i us ,  Gaspa rd  Hause r  ou  Le  Bonhomme aux  O ies .  I ^ l asse rmann  a  que lque fo i s

p o u s s é  t r o p  l o i n  l r a r t  d e  l a  p s y c h o l o g i e ,  m a i s  i l  n o u s  s e m b l e  q u t i l  r n é r i t e

auss i  de  res te r  comme un  ma î t re  du  roman  psycho log ique .

Ses  dons  de  psycho logue  se  doub len t  d tun  ta len t  de  con teu r  g râce

auque l  i l  peu t  an imer  ses  f i gu res  ronanesques r  l es  me t t re  en  re la t i on  en t re

e l l es  e t  l es  engage r  dans  des  ac t i ons  révé la t r i ces  de  l eu r  t empéramen t .



CHAPITRE XII I
-  5 r3  -

IJN CONTEUR VIRTUOSE

Dès ses premiers romans,  Wassermann est  apparu coûtrne un conteur  né,

hab i l e  à  condu i re  des  i n t r i gues  comp lexes .  Rena te  Fuchs ,  avec  ses  pé r i pé t i es

e t  ses  rebond i ssemen ts ,  ses  t echn iques  de  re t . a rdemen t  e t  de  dévo i l emen t  p ro -

g r e s s i f ,  s u g g é r a i t  m â m e  I ' i d é e  d ' u n e  f a c i l i t é  e x c e s s i v e .  B e a u c o u p  d e  c r i t i q u e s

on t  pa r l é  a lo rs  de  v i r t uos i t é ,  donnan t  à  ce  mo t  un  sens  amb igu  qu i  n ' exc lua i t

p a s  l a  n u a n c e  d e , s u p e r f i c i a l .

Ce  ta len t  de  con teu r  appa ra îË  coûDne  1a  d i spos i t i on  f ondamen ta le  de

I t a u t e u r ,  c o m m e  l a  b a s e  d e  t o u t e  s a  c r é a t i o n .  L e  b e s o i n  d e  r à c o n t e r  d e s  h i s t o i -

r e s  q u e  r e s s e n t a i t  l r e n f a n t ,  c e t t t i n s t i n c t  d e  f a b r i c a t i o n t ' ,  s o n t  e n c o r e  p r é s e n t s

chez  1 'éc r i va in  au  so rme t  de  sa  g lo i re  e t  on  l es  re t rouve  j usque  dans  Ie  de rn ie r

roman  ;  La  t r o i s i ème  Ex i sÈence  de  Joseph  Ke rkhoven  n tes t -e l l e  pas  une  su iËe

de  réc i t s  j ux taposés  dans  l esque l s ,  comme au  p ram ie r  t emps ,  Wasse rmann  s taban -

donne  au  p la i s i r  de  con te r  e t  d ' ob l i ge r  ses  l ec teu rs  à  t ou rne r  l es  pages  ?

C ' e s t  1 ' e x p o s é  d u  c a s  I m s t ,  p u i s  l t h i s t o i r e  d e  G a n r r a ,  e n f i n  l a  d e s t i n é e  d e

Kerkhoven.  Dans ce l ivre u l t ime,  Wassermann nous apparaî t  encore comme l rauteur

qu i  avoua i t  en  l 9o4  :

" Je  n ' a i  env ie  de  r i en  d ' au t re  que  de  racon te r  des  h i s to i res .  Dans

les  heu res  de  so l i t ude  e t  de  concen t ra t i on ,  j ' a i  f  imp ress ion  que  mon  ê t re  es t

t o t a l e m e n t  r e m p l i  d e  d e s t i n é e s  e t  d r é v é n e m e n t s ( . . . ) e t  j ' é p r o u v e  l e  d é s i r  i r r é -

s i s t i b l e ( . . . ) d e  r a c o n t e r ,  d e  r a c o n t e r r '  ( l ) .

I 1  n rex i s t , e  chez  l u i  aucun  l i v re  qu i  ne  so i t  un  réc i t , eÈ  ce  réc i t

se  con fond  l a  p lupa r t  du  t emps  avec  l r h i s to i re  du  hé ros  p r i nc ipa l .  De  man iè re

s i g n i f i c a t i v e ,  I e  p r e m i e r  e t  l e  d e r n i e r  r o m a n  s r a p p e l l e n t  :  L ' H i s t o i r e  d e  l a

jeune Renate Fuchs et  La t ro is ième Existence de Joseph Kerkhoven ;  beaucoup

d rau t res  l i v res  po r ten t  l e  nom du  pe rsonnage  cen t ra l  :  E rw in  Re ine r ,  Ch r i s t i an

! t rahnschaf fe,  Faber,  Ul r . ike l , Ioyt ich,  Etzql  Andergast ,  Laudin.

Wasse rmann  a ime  à  déc r i r e  l es  momen ts  i n té ressan ts  d tune  v ie  où  se

produit  une métamorphose psychologique, où, sous le moi apparent

man i fes te  un  au t re  no i .  Cres t  le  cas  dans  Laud in  e t  les  S iens  e t

l^ lahnschaffe. Mais généralement i l  ne se borne pas à la peinture

d u  h ê r o s ,  s e

dans Chr is t ian

( l )  Leber rsd iens t (D ie  Kunst  der  Erzâh1ung) ,  P .  550-51.

d t u n e  c r i s e
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P s y c h o l o g i q u e  e t  m o r a l e ,  i I  n o u s  r é v è l e  I ' e x i s t e n c e  a n t é r i e u r e  d u  h é r o s ,  1 ' h i s -

t o i r e  d e  s a  f o r m a t i o n  i l o r a l e ' e t  s o c i a l e .  A i n s i  e n  e s t - i l  p o u r  E t z e l  A n d e r -

gast  et  pour  le  urédecin Kerkhoven que nous accornpagnons au f i l  d tune int r igue

comp lexe .  Pou r  rep rend re  l a  t e rm ino log ie  de  E .  Lâmmer t ,  l es  romans  de  Wasse r -

m a n n  s o n t  l a  p l u p a r t  d u  t e n r p s  " l t h i s t o i r e  d t u n e  c r i s e "  e n  m ê m e  t e m p s  q u e t t l r h i s -

t o i r e  d t u n e  v i e "  ( l ) .

Ce t te  man iè re  de  concevo i r  I e  roman  ouv re  pcu r  un  con teu r  don t . I e

tempéramen t  répugne  à  l a  ré f l ex ion  abs t ra i t e  e t  qu i  ne  sa i t  b i en  exp r imer  une

i d é e  q u r à  t r a v e r s  u n  r é c i t ,  d e s  p e r s p e c t i v e s  i l l i m i t é e s .  P o u r  r e s t i t u e r  l e  c h e -

m inemen t  d .e  ses  pe rsonnages ,  Wasse rmanr i  n ta  d rau t res  , " " "o , r r i " s  que  d t imag ine r

des  i n t r i gues  amp les  e t  comp lexes .  Tou t  chez  l u i  es t  t r adu i t  en  f i gu res  roma-

nesques et  en mouvement.  Le BonhorLrne aux Oies-  fourn i t  une i l lust rat ion s igni -

f i ca t i ve  de  ce t te  p r i r nau té  de  1 !ac t i on ,  de  l a  f onc t i on  p r imord ia le  de  f  i n t r i -

gue  dans  1 'économie  géné ra le  de  1 ' oeuv re .

r
LA PRII'IAUTE DE LTACTION : LE BONHOMME AUX OIES

Wassermann  a  résumé dans  Me in  l f eg  (2 )  f  i dée  gêné ra le  qu t i l  s t es t

p r o p o s é  d r i l l u s t r e r  d a n s  c e  l i v r e .  S o n  b u t ,  a f f i r m e - t - i l ,  é t a i t  d e  f i x e r  l t i -

m a g e  " d t u n  m o m e n t  c a r a c t é r i s r i q u e  d e  I t h i s t o i r e  d e  l a  b o u r g e o i s i e  a l l e m a n d e ( . . . )

v e r s  l 9 0 O t t .  1 1  n t a  p a s  v o u l u t t d é c r i r e t t l t é p o q u e  m a i s  p l u t ô t  l a  " r é s u m e r t t e r r

concentrant  l  t  in térât  sur  une t t f  igure typ iquet t  e t  sur  sa t t t . ransformat ion mora-

l e " .  En  cho i s i ssan t  l a  " f i gu re  t yp ique "  l a  p lus  récep t i ve  e t  l a  p lus  sens ib le

qu i  so i t  - une  na tu re  d ta r t i s te -  e t  en  l a  con f ron tan t  avec  l t un i ve rs  bou rgeo i s ,

i l  a  vou lu  me t t re  en  év idence  l es  t . r ave rs  e t  l es  dé fau ts  de  ce t  un i ve rs ,  mon-

t re r  ce  qu 'ê t . a i t  " l a  v i e  quo t i d i enne  a l l emande"  d ta lo rs .  Ce  p ro je t  con tena i r

( l )  Eberhar t  Lâmner t ,  Bauformen des  Erzâh lens ,  1967,
"die knappe Krisen edehnte

p .  4 2 .  L â m m e r t  d i s t i n g u e
Lebensgesch ich te  "  .

(2 )  t " te in  weg,  p .  87  :  "Es  en thâ t t  e in  charak ter is t i sches  St i i ck  b i i rger l i cher
deutscher  Gesch ich te ,  deutscher  Zus tânde um l9OO,  doch n ich t  in  der  Sch i l -
derung, sondern in der Zusammenfassung, wobei das Entscheidende in die
Gestal t  und ihre seel ische hlandlung verlegt wird. Das Musikerschicksal ist
nur Behelf  und Vorwand ;  es war nôt ig,  f i i r  al le KLânge und Widerkiânge ein
intensiv empfangendes Membran zu gewinnen, das ziEterndsÈe, zarteste, ge-
naueste Instrument,  an dem abzulesen war, wie es um den deutschen Al l tag
s t a n d . . . . " .
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en  ge rne  tou te  une  i n t r i gue  e t  o r i en ta i t  1 l au teu r  ve rs  au t re  chose  que  des

r é f l e x i o n s  a b s t r a i t e s  s u r  l r a r t ,  s u r  l a  s o c i é t é  o u  s u r  l a  s i t u a t i o n  d e  l t a r -

Ë i s te .  C tes t  pou rquo i  on  ne  t rouve  pas  dans  ce  roman  de  l ongues  conve rsa t i ons

comparab les  à  ce l l es  de  Ton io  K rôge r  e t  de  L i sawe ta lwanowna  dans  1 'oeuv re

de Th.  Mann,  mais une int r igue abondanmnen!  nourr ie  qui  nous rest i tue le  che-

m inemen t  d tun  a r t i s te  dans  l e  monde  bou rgeo i s  avec  tou t  ce  que  ce la  compor te

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

U n  t o u r b i l l o n  d ' a c t i o n

Ce qu i  f r appe  à  l a  l ec tu re ,  c ' es t  I ' a i sance  avec  l aque l l e  Wasse r -

mann domine une énorme nat ière en maintenant  
-un 

in térêt  soutenu.

I c i  conune  a i l l eu rs ,  l a  des t i née  du  hé ros  cen t ra l  cons t i t ue  I t ossa -

tu re  du  l i v re .  L rau teu r  res t i t ue  dans  son  i n tég ra l i t é  1 ' ex i s tence  de  Dan ie l

No tha f f t ,  depu i s  sa  na i ssance  à  Eschenbach  j usqu tà  sa  re t ra i t e  f i na le '  son

re tou r  dans  Ia  v i l l e  na ta le .  En t re  ces  deux  ex t rânes  se  s i t ue  une  v ie  don t

l es  pé r i pé t i es  nous  son t  con tées  j usque -dans  1e  dé ta i l ,  d i sséquées  avec  m inu t i e

Dan ie l  No tha f f t  a  eu  une  en fance  d i f f i c i l e .  Ap rès  avo i r  pe rdu  son

pè re ,  i l  a  sou f fe r t  de  l a  t u te l l e  nég l i gean te  de  son  onc le  Jason  Ph i l i pp  Sch im-

me lwe is .  I 1  s ' es t  coupé  de  sa  fam i l l e  pou r  conna î t re ,  coû lme  l r au teu r  l u i -même,

la  gène  ma té r i e l l e  e t  l a  dé t resse  mora le .  Le  l i v re  mon t re  ensu . iEe  l t i t i né ra i re

du  pe rsonnage  au  doub le  n i veau  de  son  ex i s tence  d ta r t i s te  e t  d rho rme .

L ra r t i s te  se  heu r te  à  I t i ncomprêhens ion  de  son  rn i l i eu .  Ses  p rem iè -

res  oeuv res ,  composées  dans  l a  so l i t ude  e t  l r exa l t a l i on r  l u i  a t t achen t .  que l -

ques  pa r t i sans ,  ma is  décha înen t  l a  ha ine  e t  l es  moquer ies  du  p lus  g rand  nombre .

I1  en t rep rend  ensu i t e  une  Eou rnée  en  p rov ince ,  dev ien t  che f  d ro rches t re ,  ma is

la  méd ioc r i t é  anb ian te  1e  con t ra in t  r ap idemen t  à  l a  démiss ion .  La  sou f f rance

e t  l e  sen t imen t  d rabandon  l u i  i nsp i ren t  a lo rs  son  oeuv re  ma î t resse r t ' Là  S lmpho-

nie prométhéennel  De nouveau,  i l  se remet en route et  pendant  hui t  années i l

pa rcou r t ,  1 'A l l e roagne  e t  l r I t a l i e .  Quand  i l  r ev ien t  à  Nu remberg ,  ses  manusc r i t s

d isparaissent  dans un incendie,  mais cet te nouvel le  catastrophe détermine en

lu i  la  " t ransformat ion morale"  décis ive.  Dêsormais i l  abandonne ses ambiÈions

démesurées et  se l ibère de son égoisme. Dans cet te in t r igue luxur iante et  mâme

surcha rgée ,  s texp r imen t  t ous  l es  g rands  p rob lè rnes  euxque l s  l t a rÈ i s te  do i t  f a i r e
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f a c e  :  l a  s o l i t u d e ,  I ' i n c o m p r ê h e n s i o n ,  l a  p r é c a r i t é  d e  l r e x i s t e n c e  m a t é r i e l l e ,

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

L rh i s to i re  de  l t honune  Dan ie l  No tha f f t  es t  t ou t  auss i  co rnp l i quée  e t

l ou rde  d 'expé r i ences .  Aup rès  de  Benda  e t  d tEbe rha r t  von  Au f fenbe rg ,  Dan ie I

v i t  des  am i t i és  a rden tes ,  aup rès  de  Ger t rud ,  de  Leno re  e t  de  Do . ro thea ,  des

amours  t r i s tes ,  t r ag iques  ou  g ro tesques .  Les  pe t i t s  bou rgeo i s  de  Nuremberg r  l a

fam i l l e  Hadebusch  e t  l es  soeu rs  Rûd , i ge r  chez  qu i  i l  l oge ,  pu i s  t ous  ceux  qu t i l

cô to ie ,  Ca rov ius  e t  l e  pha rmac ien  P f l aum,  l u i  donnen t  quo t i d i ennemen t  l e  spec -

t a c l e  d e  l a  b ô t i s e  o u  d e  l a  p e r v e r s i t é .  A i n s i  s e  c o n s t r u i t  p e u  à  p e u ,  à  E r a v e r s

l e s  h e u r t s  r é p é t é s  d u  h é r o s  a v e c  l a  s o c i é t é ,  l e  t a b l e a u  d r u n . m o n d e  b o u r g e o i s

h o s t i l e  à  1 ' e s p r i t ,  b o r n é ,  v i n d i c a t i f .

Wasse rmann  a  su  rend re  l a  bassesse  e t  I a  méd ioc r i t é  de  ce t  un i ve rs

dans  un  tou rb i l l on  d rac t i on ,  dans  l e  j eu  comp iexe  des  mach ina t i ons  e t  des  t ra -

h i sons  pa r  l esque l l es  l es  pe rsonnages  s faÈ t i r en t  e t  se  repoussen t  e t  qu i  cons -

t i t uen t  au tan t  de  mo teu rs  qu i  f onË  p rog resse r  l f i n t r i gue .

D 'aucuns  t rouve ronË  excess i ve  I a  nu l t i p l i ca t i on  des  pé r i pé t i ee ,  des

ca tas t rophes ,  des  événeuen ts  i na t t endus  eÈ  l a  p ro l i f é ra t i on  des  pe rsonnages  don t

ce r ta ins  son t  pe rve rs  coû r rne  Carov ius ,  d rau t res  d iabo l i ques  coume Ph i l i pp ine

Sch i r " -e lwe i s  ou  p i t oyab l * con rne  Jo rdan .  Ma is  on  ne  pe t t  n i e r  qu ' i 1  se  dégage

de  1 'ensemb le  une  impress ion  de  v ie  i n tense  e t  g rou i l l an te .  L ' accumu la t i on  des

dé ta i l s  res t i t ue  l t image  de  ce t  un i ve rs  de  l a  pe t i t e  bou rgeo i s i e  p rov inc ia le

que Wassernann conçoi t  coûrme un microcosme où,  faute de larges perspect ives,

l es  i ns t i nc t s  eE  l es  pass ions  se  l i bè ren t  en  ag i t a t i on  ma lad i ve  e t  en  agg res -

s i v i t é .  T r è s  s o u v e n t r l r é v o c a t i o n  d e  c e s  e x i s t e n c e s  d a n s  l e u r s t r i b u l a t i o n s  e t

l eu r  a f f a i r emen t  quo t i d i ens  a t t e i n t  à  une  rée1 le  g randeu r .  La  conna i ssance  de

ce  monde  bou rgeo i s  es t  s i  p ro fonde ,  t an t  de  sou f f rance  e t  de  rancune  pe rsonne l -

l es  s t y  mê len t  que  l r au teu r  pa rv ien t  à  des  v i s i ons  don t  l f i n tens i t é  t i en t  de

ce l l e  du  rêve  ou  de  l r ha l l uc ina t i on .  L t image  de  l a  v i l l e  où  s ' é ta len t  pa r tou t

Ie  mensonge ,  où  l r on  pe rço i t  en  t ou t  l i eu ,  dans  l es  rue l l es  é t ro i t es  e t  dans

les  aube rges ,  I r a t roph ie  de  l ' âme  e t  l es  i ns t i nc t s  pe rve rs  a  que lque  chose  de

vé r i t ab lemen t  i n fe rna l .  Comrne  l r a  f a i t  r emarque r  F .  Mar t i n i ,  l a  v i l l e  e l l e  aus -

s i  pa r t i c i pe  à  l r ac t i on ,  t e l l emen t  l es  pe rsonnages  fon t  co rps  avec  e l l e ,  e l l e

possède  son  p rop re  l angage  ( l ) .  E t  c resÈ  en  f  i n  de  cou rp t . e  un  un i ve rs  t ou t  en -

( I )  Das Gânsemânnchen Langen t ' t i i l ler  1972, Nachwort von Fri tz Mart ini ,  p.  539.
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t i e r  qu i  s tan ime  e t  qu i  v i t  sous  nos  yeux ,  no r r  seu lemen t  l es  f i gu res  ro lDanes -

ques ,  ma is  auss i  t ous  l es  é Ié rnen ts  de  l eu r  cad re  de  v ie ,  l es  ma isons  à  co lom-

bage  où  chacun ,  dans  l a  pénombre  de  son  l og i s ,  r um ine  sa  vengeance '  l a  p lace

du  marché  où  g rou i l l e  un  menu  peup le  a f f a i r é  e t  l e  po rche  des  ég l i ses  où  l a

m é d i s a n c e  s e  l a i s s e  l i b r e  c o u r s  ( l ) .

Les in t r igues  annexes

La prouesse techn ique 1a  p lus  remarquab le  res te  cependant  1a  man ière

d o n t  l r a u t e u r  t i r e  l e s  f i l s  d e  m u l t i p l e s  d e s t i n é e s .  P a r a l 1 è l e m e n t  à  1 ' h i s t o i r e

de Dan ie l  Notha f f t ,  i l  éc r i t  la  b iograph ie  des  personnages 1es  p lus  impor tan ts

que Ie  mus ic ien  rencont re  sur  sa  rou te  e t  on 'vo i t ,  dès  le  début  du  réc i t . ,  se

déve lopper  1 'h is to i re  de  p lus ieurs  fami l les  :  ce l le  du  l ib ra i re  Sch immelwe is ,

du  maî t re  de  mus ique Dôder le in  e t  de  f  inspec teur  Jordan,  sans  cornp ter  l rh is -

to i re  de  Benda e t  d rEberhar t  von  Auf fenberg .

Sans occuper  au tan t  de  pages que ce l le  du  héros  cént ra l ,  ces  b io -

graph ies  s réEa len t  sur  touÈe la  durée  du  réc i t ,  e I les  sont  écr i tes  avec  un  sou-

c i  ro inu t ieux  du  dé ta i l  e t  des  mot iva t ions  psycho log iques ,  t rès  d ivers i f iées .

Dans 1a famil le Schirnmelweis,  où règne un père hâbleur et PrêË à toutes 1es

compromiss ions ,  l ra tmosphère  es t  d isharmon ieuse.  Chez f  inspec teur  Jordan,  le

lec teur  découvre  la  gène matér ie l le ,  les  revers  incessants  d 'un  homme accab lé

par  la  v ie  qu i  rappe l le  1 -e  père  de  I 'au teur .  Chez Andreas  Dôder le in ,  c res t  la

méd iocr i té  quot id ienne e t  Ie  t r iomphe de pr inc ipes  ar t i s t iques  à  courËe vue.

L t é v o c a Ë i o n  d t e x i s t e n c e s  a u s s i  n o m b r e u s e s  e t  d i v e r s e s  r e c é l a i t  l e

danger de 1a dispersion, de la f ior i ture annexe ou du morceau de bravoure su-

per f lu .  I1  nous  semble  que Wassermann a  su  êv i te r  ce t  écue i l  e t  bâ t i r  un  réc i t

dont  tous  les  é lé rnents  sont  ind ispensab les  à  l - tensemble .

Les  ac t ions  seconda i res  se  répondent  e t  se  complè ten t  l tune  l rau t re

par  le  jeu  corop lexe  des  re la t ions  fami l ia les  eÈ soc ia les ,  des  cor resPondances

entre les personnages dont aucun ne mène une existence véri tablemenÈ indépen-

dante. Même les f igures marginales sont rattachées aux autres :  Eberhart  von

( l )  A  la  f in  du  roman ce t te  in tégra t ion  de- la  v i Ï le  à  l rac t ion  es t  t radu i te

synbol iquemenE lorsque 1a statue du "Gânsemânnchen" stanime et adresse

à Daniei  des paroles q,r i  résument Ia pensée de 1'auteur au Èerme du réci t .
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Auf fenbe rg  e t  Benda  ép rouven t  t ous  deux  une  i nc l i na t i on  pou r  Leno re ,  Ebe rha r t

dev ien t  l r am i  pu i s  l a  v i cE ime  de  Carov ius .  Les  pe rsonnages  v i ven t  en  ou t re

dans  un  espace  l im i t é ,  ce r ta ins  dans  l a  même ma ison ,  i l s  appa r t i ennen t  t ous

au  môme pe t i t  un i ve rs  é t r i qué .  A ins i  se  t r ouvenË  conL reba lancées  1es  fo rces

c e n t r i f u g e s  q u i  m e n a c e n t  d e  d i s p e r s e r  1 ' a c t i o n .

M a i s  l e  f a c t e u r  d é c i s i f  d e  I ' u n i t é  d e  1 ' o e u v r e  r é s i d e  d a n s  l r i n t . e r -

d é p e n d a n c e  d e  I ' a c t i o n  p r i n c i p a l e  e t  d e s  a c t i o n s  a n n e x e s .  T o u s  l e s  p e r s c n n a g e s

j o u e n t  u n  r ô I e  d é t e r m i n a n t  d a n s  1 ' e x i s t e n c e  d e  D a n i e l ,  d a n s  s a  f o r m a t i o n ,  s a

sou f f rance  e t  sa  mê tamorphose  mora le .  Chaque  nouve l l e  rencon t re  avec  I t un  d teux

rep résen te  une  s ta t i on  déc i s i ve .  Pou r  l u i ,  Leno re ,  Ge r t rud ,  Ph i l i pp ine ,  Do ro thea

ou  Benda ,  p rennenÈ  tou r  à  t ou r  l e  v i sage  du  des t i n .  La  f onc t i on  de  tous  ces

pe rsonnages  j us t i f i e  l eu r  p résence  d t  l e  so in  avec  l eque l  1 ' au teu r  l es  a  des -

s inés .  Leur  en t rée  en  scène es t  longuement  p réparée,  on 'es t  t rès  lo in  i c i  des

techniques un peu sorcrnaires de Renate Fuchs où les personnages secondaires sur-

g issa ienE  que lque fo i s  couune  des  d iab les  de  l eu r  bo î te ,  au  momen t  où  ce la  é ta i t

nécessa i re  pou r  1a  p rog ress ion  ae  
l ac t i on .  

I c i ,  t ou tes  I es  f i gu res  ronanesques

on t  une  ex i s tence  an té r i eu re ,  un  ca rac tè re  nuancé ,  e l1es  apPor ten t  à  l r ac t i on

une  con t r i bu t i on  i nd i spensab le  e t  son t  i n tég rées  à  I ' économie  géné ra le  de

l t oeuvre .

Un roman bien charpenté

La condu i te  d rune in t r igue  auss i  rami f iêe  ex igea iE  une répar t i t ion

habi le de la matière et une architecture romanesque rÉgoureuse.

Le  l i v re  es t  d iv isé  en  t . ro is  g randes par t ies  de  d imens ions  sens i -

b lement  éga les ,  e l les -mêmes subd iv isées  en  c inq  ou  s ix  chap i t res .  Chaque cha-

pi tre se compose dtun nombre var iable de séquences dont chacune const i tue une

scène ou  un  d ia logue b ien  cent ré  e t  dont  l rampleur  ne  dépasse jamais  t ro is  ou

quat re  pages.  Cet te  techn ique de  déeoupage permet  de  fa i re  p rogresser  l rac t ion

sans  que ja rua is  le  lec teur  perde  de  vue te l  ou  te l  personnage.  Les  d i f fé ren tes

in t r igues ,  p résentées  par  résurgences  success ives  e t  régu l iè res ,  avancent  au

même ry thme chrono log ique;  aucune d 'e l le  n té tan t  jamais  in te r rompue ÈroP long-

t ,emps,  Ie  lec teur  n ta  pas  l f  impress ion  d tun  réc i t  d iscont inu .

On admirerr l ta isance souveraine avec iaquel le Wassermann t isse la

t rame des  des t inées  e t  des  re la t ions ,  sa  maî t r i se  de  l ra r t  des  t rans i t ions .

La f in de chaque chapitre est,  c lairement soul ignée par une phrase qui marque
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l e  t e rme  d 'un  ép i sode  s ign i f i ca t i f  ma is  qu i ,  en  même temps ,  p rome t  une  su i t e .

A i n s i  e n  e s t - i l  d e  l a  f i n  d u  c h a p i t r e  I I  d e  1 a  p r e m i è r e  p a r t i e  :  " E t  l o r s q u t i l s

s e  q u i t t è r e n t ,  D a n i e l  p o s s é d a i t  u n  â m i l r  ( l ) ;  D a n i e l  a  r e n c o n t r é  B e n d a ,  e n t r e

eux  1 'am i t i é  es t  déso rma is  sce l l ée ,  c tes t  une  é tape  impor tan te  dans  l a  v i e  du

m u s i c i e n ;  p o u r  l r a u t e u r  i l  r e s t e  e n c o r e  à  r a c o n t e r  1 ' h i s t o i r e  d e  c e t t e  a m i t i ê  ( 2

D e  m â m e ,  l a  p r e m i è r e  p h r a s e  d ' u n  c h a p i t r e  r é t a b l i t  I e  l i e n  a v e c  I ' a c t i o n  a n t é -

r i e u r e  :  " Q u e l q u e s  j o u r s  p l u s  t a r d ,  M o n s i e u r  C a r o v i u s  m i t  à  e x é c u t i o n  l e  p r o j e t

conçu  dans  I ' amer tume  que  l u i  ava i t  causée  l e  mar iage  de  Leno re "  (3 ) .  Ces  p re -

m iè res  l i gnes  du  chap i t r e  1  de  l a  t r o i s i ème  pa rÈ ie ,  r envo ien t  1e  l ec teu r  qu inze

pages  en  a r r i è re  à  l a  ph rase  :  "En  rum inan t  ce  p ro je t ,  i I  che rcha  en f i n  1e

soume i l t ' .

La  p rem iè re  pa r t i e  du  l i v re  nous  semb le  pa r t i cu l i è remen t  remarqua -

b le  dans  sa  fo rme  pa rce  que  deux  p lans  d i f f é ren ts  du  temps  s ' y  mâ1en t  :  1e  p ré -

sen t  dans  l eque l  se  dé rou le  1 ' ac t i on  p r i nc ipa le  e t  I e  passé  dans  l eque l  se  s i -

t ue  l r ex i s tence  an té r i eu re  des  pe rsonnages .  Wasse rmann  pa rv ien t  à  i n têg re r

hap i l emen t  l es  données  anc iennes  à 'un  réc i t  éc r i t  au  p résen t .

Le Bonhormne aux Oies apporÈe donc la preuve de la  capaci té de l rau-

teu r  à  t r adu i re  sa  pensée  en  ac t i on ,  à  f  i l l us t re r  pa r  des  pe rsonnages  e t  pa r

une  i n t . r i gue  comp lexe ,  e l l e  t émo igne  d tune  rée l l e  ma î t r i se  des  techn iques  du

réc i t .  On  ob jec te ra  que  tou tes  ces  p rouesses  de  fo rme  son t  pa r fo i s  un  peu  t rop

é b l o u i s s a n t e s  e t  i I  e s t  v r a i  q u e  I ' a u t e u r  f o r c e  l e  t r a i t r  g u t i l  r e c h e r c h e

1 'e f f e t  e t  mu l t i p l i e  l es  pe rspec t i ves  romanesques .  Le  su i c i de  de  Ger t rud ,  l a

mor t  en  couchesde  Leno re r  l a  t r ah i son  de  Doro thea ,  I t i ncend ie  a l l umé  pa r  Ph i -

l i pp ine ,  l es  aven t .u res  de  Dan ie l  avec  l a  se rvan te  Me ta  e t  l e  des t i n  de  sa

f i l l e  Eva  qu i  r éappa ra î t ra  p lus  t a rd  dans  Chr i s t i an  Wahnscha f fe  rep résen ten t

au tan t  d tép i sodes  t ra i t és  avec  comp la i sance  pa r  un  au teu r  qu i  a f f ecE ionne  l es

mo t i f s  du  roman  popu la i re  e t  se  l a i sse  p rend re  au  j eu  du  réc i t .  Ce t  é lémen t

romanesque  dé te rm ine  sans  dou te  une  ce r ta ine  anb igu Ï té  du  ton ,  ma is  1 ' a r ch i t ec -

t u r e  g é n é r a l e  d u  l i v r e ,  I ' o r g a n i s a t i o n  d e  l a  u r a È i è r e  e t  l a  c o n d u i t e  d e  l r a c t i o n

res ten t .  I a  p reuve  d run  ta len t  de  con teu r  excep t i onne l .

( l )  Gânsemânnchen,  p 6 0 .

(2 )  0n  pour ra iÈ  rnu l t ip l ie r  1es
begannen die Verhandlungen"

( 3 )  l b i d . ,  p .  3 9 o .

exeuples de ce genre :  cf .  p.  84 :  "Danach
, p. 336 :  "Phi l ippine war verschwunden".
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Ce goût  du romanesque inscr i t  dans 1e tempérament  de Wassermann-.

se  re t rouve  dans  l a  p lupa rE  de  ses  romans .  I 1  encou rage  souven t  une  v i r t uos i t é

e x c e s s i v e  e E  l e s  l e c t e u r s  e x i g e a n t s ,  a t t a c h é s  à  1 r é q u i l i b r e  e t  à  l a  m e s u r e  d e

la  f o rme ,  ne  t rouven t  pas  tou jou rs  l eu r  comp te  dans  des  réc i t s  su rcha rgés  où

l rau teu r  se  f i e  t r op  à  sa  f ac i l i t é .  l ' l a i s  quand  ce  goû t  es t  en  acco rd  avec

l e  s u j e t ,  c o m m e  c r e s t  à  n o t r e  a v i s  l e  c a s  d a n s  G a s p a r d . H a u s e r ,  i l  a g i t  à  I a

man iè re  d ' une  fo rce  pos i t i ve  qu i  appo r te  au  réc i t  une  nuance  de  fan ta i s i e  e t

d e  m e r v e i l l e u x .

LE RECIT RO},IANESQUE : GASPARD }IAUSER

L t a u t e u r  e t  1 ! h i s t q i r e

Pour  éc r i r e  son  Gaspa rd  Hause r ,  Wasse rmann  s res t  en tou ré  d tune  mu l -

t i t ude  d 'ouv rages  e t  de  documen ts ,  i I  a  t r ava i l l é  aux  a rch i ves  d tAnsbach  e t  de

Nuremberg ,  vu  e t  é tud ié  l es  co l l ecL ions  du , ,Mémor ia l  Hause r .  Sa  b ib l i o thèque

personnel le  cont ient  même un volumineux dossier  de photographies -  Bi lder  zur

Caspa r -Hause r -Gesch i ch te -  qu i  t éno ignen t  de  Ia  m inu t i e  avec  l aque l l e  i I  a  p ré -

pa ré  son  l i v re  e t  p rocédé  à  l t éÈude  des  l i eux  e t  des  ob je t s .  Wasse rmann  a  l u

éga le ruen t  l a  p lupa r t  des  ouv rages  impor tan ts  pub l i és  su r  Gaspa rd  Hause r ,  depu i s

ceux  d 'Anse lm  von  Feue rbach  e t  de  Georg  Daumer ,  j usqu rà  l r ouv rage  du  p ro fesseu r

M i t t e l s t a e d t  ( l ) .  S a  v o l o n t é  d e  f a i r e  o e u v r e  d t h i s t o r i e n  a p p a r a î t  d a n s  s o n

l i v r e .

( l )  Anse lm von Feuerbach,  Caspar  Hauser .  Be isp ie l  e ines  Verbrechens am See len-

leben des  Menschen,  Ansbach,  1932.
te r  von  Feuerbach.  Leben und Wi rken,  Le ipz ig ,

1852/53: ce l ivre cont ient le texte du mémoire adressé par Anselm vol l  Feuer.
bach à  la  re ine  Caro l ine  pour  démont rer  la  na issance pr inc iè re  de  Gaspard
Hauser :  l lemoire, i ibersandt an die Kônigin Karol ine von Bey€rq- '

Georg  f r ièar ich  Daumer ,  Mi t te i lungen i iber  Caspar  Hauser ,  Nurembergr lS32
;osefh  He inr ich  Garn ie r ;  aspar  Hausers ,
SErasbourg  r  I  834.
Tous ces ouvrages font de G. Hauser un pr ince écarté du trône de Bade, mais
I . iassermann posséda i t  e t  ava i t  lu  éga leuent  I touvrage du  pro fesseur  Ot to

Mi t te ls taedt  qu i  ré fu ta i t  ce t te  thèse :  Caspar  Hauser  und se in  bad isches
Pr inzentum,  He ide lberg ,  187 '6 .
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On retrouve chez Wassermann 1es événements marquants des c inq années

qu i  se  sonE  écou lées  en t re  l e  26  ma i  1828 ,  da te  à  l aque l l e  Gaspa rd  Hause r  ap -

p a r u t  à  N u r e m b e r g ,  e t  l e  1 4  d é c e m b r e  1 8 3 3 ,  o ù  e u t  l i e u  l r a t t e n t a t  d u  H o f g a r t e n  :

l e s  h é s i t a t i o n s  d e  l a  m u n i c i p a l i t é  d e  N u r e m b e r g ,  l e s  s é j o u r s  s u c c e s s i f s  d e

Gaspa rd  chez  Daumer ,  B ibe rbach ,  Tuche r  e t  Meye r ,  son  éducaE ion ,  l es  expé r i ences

p r a t i q u é e s  s u r  s a  p e r s o n n e r  l t e n t r é e  e n  s c è n e , d e  F e u e r b a c h  e t  d e  S t a n h o p e r  l a

p r e m i è r e ,  p u i s  l a  s e c o n d e  b l e s s u r e . . .  T o u t  c e l a  e s t  c o n f o r m e  à  l a  r é a l i t é  h i s -

t o r i q u e ,  d u  m o i n s  e n  a p p a r e n c e .  L ' i m p r e s s i o n  d e  v é r i t é  e s t  r e n f o r c é e  p a r  I t i n -

se r t i on  dans  l e  réc i t  de  documen t . s  au then t i ques  :  r appo r t s  d r i n te r roga to i res ,

c o m p t e s  r e n d u s  d r a u d i e n c e s r  l e t t r e s ,  e x p e r t i s e s  d e  m é d e c i n s ' e t  d e  j u r i s t e s ,  m é -

m o i r e s  d e  t o u t e  s o r t e .  C e p e n d a n t ,  c e t E e  i m p r e s s i o n  d ' a u t h e n t i c i t é  n e  r é s i s t e

pas  à  l a  con f ron ta t i on  du  l i v re  avec  l es  f a i t s  h i s to r i ques  qu 'on  a  ce rnés  au -

j ou rd thu i  d tune  man iè re  dé f i n i t i ve  ( l )  e t  qu i ,  au  rnomen t  où  I ^ l asse rmann  éc r i -

va i t  son  roman ,  ava ien t  dé jà  f a i t  1 ' ob je t ,  d ré tudes  p réc i ses  e t  d i f f i c i l emen t

ré fu t . ab1es .

Mâme s i  In lassermann se fonde sur  {es documents authent iques,  son

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

une  des  deux  thèses  en  p résence  re laÈ ives  à  I a  na i ssance  de  l t en fan t  t r ouvé .

Au  l i eu  de  soumet t re  d rabo rd  l es  f a i t s  à  une  ana l yse  ob jec t i ve ,  i 1  op te  dé I i -

bé rémen t  pou r  1a  na i ssance  p r i nc iè re  de  Gaspa rd ,  éca r t . an t  t ou te  i dée  de  d i ss i -

m u l a E i o n  e t  d r i m p o s t u r e  ( 2 ) .  I I  .  r e t i e n t  c e r t , a i n e s  d o n n é e s  e t  e n  é c a r t e

d rau t res ,  ne  tenan t  aucun  compte  de  ce  qu i  pou r ra i t .  nu i re  à  sa  cause .  Les  op i -

n ions  du  j u r i s te  Feue rbach  rep résen ten t  son  c redo  e t  i 1  ne  peu t  vo i r  a i l l eu rs

que  mensonge  :  l e  l i v re  de  M i t t e l s taed t ,  p rem iè re  ré fu taE ion  so l i de  de  l a  t hèse

( l )  c f .  Jean Mis t le r ,  Gaspard  Hauser .  Un Drame de la  Personna l i té ,  Fayard ,
P a r i s  ,  1 9 7 1 .

(2 )  On connaî t  les  deux  thèses  en  présence.  A  la  su i te  de  Feuerbach,  de  Daumer
e t  de  Êarn ie r ,  on  a  fa i t  de  Gaspard  Hauser  le  f i l s  du 'g rand-duc  Char les  de
Bade e t  de  son épouse Stéphan ie  de  Beauharna is .  Hér i t ie r  lég i t ime du  t . rône,
Gaspard Hauser aurai t  été suppriuré ou donnê pour mort et  enlevé par la
comtesse de  Hochberg  qu i  aura i t  a ins i  per rn is  à  ses  f i l s  de  régner .  Vo i r

- l r e x p o s é  d é t a i l l é  d e  c e t  " i m b r o g l i o  d y n a s t i q u e "  d a n s  J .  M i s t l e r ,  o p . c i t . ,
p .  2 3 4  s q .
Par  oppos i t ion  à  ce t t ,e  Èhèse exÈrêmernent  f rag i le ,  les  h is to r iens  s taccor -
dent  au jourdrhu i  à  vo i r  dans 'Gaspard  Hauser  un  assez  méd iocre  d iss imu la-
teur  qu i ,  pour  accréd i te r  sa  légende,  aura i t  semé l -e  doute  dans  les  espr i ts
inventé un mystér ieux passé eE voulu dérnonËrer l texist .ence d'une conspira-
t ion  cont re  sa  personne.  Dans ce t te  perspec t ive ,  les  r ra t ten ta ts t tne  sera ien
que des blessures qut i l  se serai t  inf l igées lui-nêrne, se prenant f inalenent
à  son propre  p iège.
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de  Ia  na i ssance  p r i nc iè re ,  a  éE-e  se lon  l u i  éc r i t e  su r  connnande ,  su r  un  o rd re

venu  d 'en  hau t  ( l )  e t  dans  ce t te  b ib le  de  ceux  "qu i  dou ten t  e t  qu i  n i en t " ,  i 1

ne  vo i t  que  l es  "a rgumen ta t i ons  dépou rvues  d r imag ina t i on '  d ' un  j u r iÈ te  " ra i -

sonneu r l r  ( 2 ) .  Wasse rmann  dé f i n i t  a i ns i  sa  p rop re  pe rspec t i ve  :  i l  ne  veu t  pas

ô t r e  u n t t r a i s o n n e u r t t d e  s e n s  r a s s i s ,  i l  n e  p r é t e n d  p a s  t r a i t e r  l e  s u j e t  a v e c

1 ' o b j e c t i v i t é  d e  l r h i s t o r i e n ,  m a i s  a v e c  s a  s e n s i b i l i t é ,  d a n s  l a  p e r s p r : c t i v e

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

La  dé fo rma t i on  romanesque

La  t r i p l e  én igme  de  ce t te  na i ssance ,  de  ce tEe  v ie  e t  de  ce t te  mor t

é ta i t  b i en  fa i t e  pou r  sË imu le r  son  i r nag ina t i on  e t  i l  semb le  que  Wasse rmann  a i t

vou lu  i l l us t re r  e t  déve loppe r  1 rép i t aphe  qu i  o rne  au  c ime t i è re  d tAnsbach  l a

tombe  du  pauv re  Gaspa rd :  "H i c  j aee t  Caspa rus  Hause r .  Aen igma  su i  t empor i s .

I g n o t a  n a t i v i t a s .  O c c u l t a  m o r s t ' .

/  11 évoque la longue séquestrat ion du personnage dans quelque châ-

teau  l o i n ta in  eÈ  dans  des  cacho ts  sou te r ra ins .  11  dévo i l e  l e  mvs tè re  des  cou rs

P r r n c r e r e s , les  vengeances  e t  les  in t r igues  ourd ies  dans  1 'ombre , l e s

l u t t es  obscu res  pou r  l e  pouvo i r  e t  l es  mé thodes  des  g rands  qu i  ne  recu len t  n i

devan t  l e  meur t re  n i  devan t  l a  subs t i t u t i on  d ren fan ts .  11  suggè re  l r ex i s tence

de  tou t  un  un i ve rs  t énéb reux  e t  impéné t rab le  où  l es  pu i ssan ts  d i sposen t  d tune

a rmée  d 'exécu tan ts  e t  ag i ssen t  en  tou te  sécu r i t é .  Dans  ce  monde  qu i  es t  coû rme

l renve rs  du  monde  rée l ,  ce  ne  son t  que  pu i ssances  occu lLes ,  I e t t r es  i ncompté -

h e n s i b l e s ,  é c i i t u r e s  i n d é c h i f f r a b l e s ,  m e s s a g e s  c o d é s  e t  l o i  d u  s i l e n c e  ( 3 ) .

( l )  L e  j u r i s t e  O t t o  M i t t e l s t a e d t  a v a i t  e n  e f f e t
de 1tèmpereur Gui l laume ler dont une f i l le

( 2 )  L e b e n s d i e n s t , ,  p .  1 3 5 - 1 3 6 .

écr i t  son Livre à Ia demande
ava i t  épousé Frédér ic  de  Bade

(3)  Les  exemples  de  ces  mot i fs  abondent ;  dept r i s  la  le t t re  remise  par  Gaspard
Hauser  au  cap i ta ine  von l {essen ig ,  jusqu 'au  b i l le t  en  écr i tu re  spécu la i re
t rouvé dans  la  bourse  de  Gaspard  après  l ra t ten ta t ,  en  passant  par  Ia
let tre retrouvée dans Ie Rhin, I^ lassermann nroubl ie aucun détai l  mervei l -
leux  de  la  légende.
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Les  pe rsonnages  h i s to r i ques  vo ien t  dans  b ien  des  cas  l eu r  p ro f i l  e t

I eu r  s i gn i f i ca t i on  t r ans fo rmés  en  foncÈ ion  des  beso ins  du  réc i t  r omanesque .

A ins i  l o rd  S tanhope  co r respond  b ien  à  un  pe rsonnage  rée l ,  ma is  l a  f i gu re  rona -

nesque  n 'a  de  senb lab le  au  modè le  que  l e  nom.  S t .anhope  é ta i t  un  r i che  comte

a n g l a i s  q u i ,  v o y a g e a n t  e n  E u r o p e ,  p a s s a  u n  j o u r  p a r  N u r e m b e r g  o ù  i I  s ' i n t é r e s s a

à  G a s p a r d  H a u s e r .  I 1  s e  c h a r g e a  d e  1 ' e n t r e t i e n  d e  l t o r p h e l i n ,  l u i  p r o m e t t a n t

u n e  v i e  b r i l l a n t e  e n  A n g l e t e r r e .  P u i s ,  d é ç u  p a r  l f a t t i t u d e  e t  1 e s  m e n s o n g e s  d e

G a s p a r d ,  i l  p r i t  s e s  d i s t a n c e s ,  s e s  s e n t i m e n t s  s r i n v e r s è r e n t .  C e  r e v i r e m e n t  d e

S t a n h o p e ,  p o u r t a n t  f a c i l e m e n t  e x p l i c a b l e  p a r  l a  d é c e p t i o n ,  a - - ' e t ê  i n t e r p r é t é

au t remen t  dans  l e  cad re  de  ce  qu ' i l  f au t  b i en  appe le r  l a  " l égende  de  Gaspa rd

Hause r t t .  On  a  vou lu  vo i r  en  I a  pe rsonne  du  l o rd  un  va le t  des  pu i ssances  occu l -

t es  acha rnées  à  l a  pe r te  de  Gaspa rd .  C 'es t  1a  thèse  que  In lasse rmann  épouse re t

dans  son  l i v re  l e  pe rsonnage  rée l  sub i t  une  i nve rs ion  to ta le .  S tanhope  dev ien t

l e  mauva i s  gén ie  des  con tes  merve i l l eux  ou  du  roman  popu la i re .

11  fa i t  son  appa r i t i on  à  Nu remberg  enve loppé  d run  épa i s  mys tè re  qu i

p lane  su r  son  i den t i t é  ;  i l  a  une  a l l u re  p r i nc iè re  e t  i l  éb lou iË  Gaspa rd  pa r

s a  r i c h e s s e  e t  s a  l i b é r a l i t é .  M a i s  s o u d a i n  i l  j e t t e  l e  m a s q u e  q u i  l u i  a  p e r m i s

de  sédu i re  son  i nnocen te  v i c t ime  e t  c res t  dêso rma is  un  pe rsonnage  ab jec t ,  au

passé  obscu r ,  gu i  se  p résen te  à  nous .  Immensémen t  r i che ,  S tanhope  a  d ' abo rd

é tê  l t hô te  de  tou tes  l es  cou rs  eu ropéennes  ;  pu i s ,  r u i né  pa r  l e  j eu  e t  pa r  1a

d é b a u c h e ,  i I  a  v é c u  d a n s  I ' o m b r e ,  c o n t r a i n t  d r a c c e p t e r  l e s  b e s o g n e s  l e s  p l u s

b a s s e s ;  c r e s t .  a i n s i  q u t o n  1 u i  a  c o n f i é  1 a  m i s s i o n  d e  s u p p r i m e r  G a s p a r d .

Beaucoup  d rau t res  f i gu res  sub i ssen t  une  se rnb lab le  dé fo rma t i on  dans

le sens du romanesque et  du mervei l leux.  Ains i ,  dans le  cas de G. lara von Kanna-

wur f ,  I a  f i c t i on  dépasse  ne t temen t  I a  réa l iÈé re t  l e  pe rsonnage  du  l i v re  n ra

p lus  r i en  à  vo i r  avec  l e  pe rson l rage  don t  Gaspa rd  f i t  I a  conna i ssance  l o r s  de

la  oé léb ra t i on  à  Nu remberg  de  l a  BèmeFô te  de  Bav iè re ,  en  1833 .  C la ra  ép rouva

sans  dou te  pou r  Gaspa rd  de  I ' i n té rê t  e t  de  l r a f f ec t i on  ma is  ce r ta inemen t  pas

ce t te  t end re  i nc l i na t i on  que  l u i  p rê te  Wasse rmann .

Deux scènes émergent  de  1 'ensenb le  < lu  réc i t  par  leur  carac tère

par t i cu l iè rement  romanesque i  i l  s tag i t  de  la  descr ip t ion  de .  deux  "a t ten ta ts r l

du  17  oc tobre  1829 dans  la  ma ison Daumer  e t  du  14  décembre  1833 dans  le  Hof -

gar ten  d  rAnsbach.
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Tous  l es  h i s to r i ens  f on t  remarque r  que  ces  fa i t s  ne  son t  connus  que

pa r  1es  déc la ra t i ons  f r agmen ta i res rcon t rad i c to i res ,  e t  pa r  conséquen t  t r ès

suspec tes ,  de  l a  t t v i c t ime t t .  Ma is  dans  l es  deux  cas ,  Wasse rmann  s tappu ie  su r

ces  déc la ra t i ons  p r i ses  pou r  a rgen t  comp tan t ,  i 1  supp lé -e les  t émo ins  manquan ts

e t  nous  l i v re  une  desc r i p t i on  exhausÈ ive  des  fa i t s .

P o u r  l e  p r e m i e r  a t t e n t a t ,  l a  s c è n e  q u t i l  n o u s  r e s t i t u e  e s t  é t r a n g e -

men t  semb lab le  à  ce l l e  qu 'a  p ropagée  f  image r ie  popu la i re ,  en  pa r t i cu l i e r  l a

qua t r i ème  g ravu re  d ' une  sé r i e  d ' es tampes  éd i t ées  en  lB34  chez  Aue rnhe imer ,  à

R a t i s b o n n e  ( l ) .  S i  I t o n  j u x t a p o s e  c e t t e  g r a v u r e  e t  l e  t e x t e  d e  W a s s e r m a n n  ( 2 ) ,

des  co r respondances  é tonnan tes  appa ra i ssen t .  I c i  e t  1à ,  on  tÈouve  l e  cou lo i r

" v i de  e t  abandonné"  de  l a  ma ison  Daumer  ;  Gaspa rd  v ien t  d ry  péné t re r ,  venan t

du  j a rd in .  Dans  l e  cou lo i r  r ègne  une  pénombre_  i nce r ta ine ,  seu le  "un  l a rge  ra i

d e  l u m i è r e  c o u r t  s u r  l e s  d a l l e s . . .  e t .  s e  g l i s s e  s u r  1 e s  * a r b h e s  d e  l t e s c a l i e r

t ou rnan t t t .  Dans  l es  deux  cas ,  I t agg resseu r  a  l a  mâme appa rence  phys ique ,  t t r t

t i s su  de  so ie  no i re "  d i ss i rnu le  son  v i sage ,  i l  po r te  "un  hab i t  b run "  e t  b rand i t

dans  sa  ma in  d ro i t e  "un  ob je t  u ré ta l l i que t ' qu i  b r i l l e  dans  l a  l um iè re .  Quan t

au  ma lheu reux  Gaspa rd ,  i l  po r te  au  f ron t  une  l a rge  b lessu re .  Dans  l es  deux

é v o c a t i o n s ,  I e s  c o u l e u r s  d o m i n a n t e s  s o n t  l e  b r u n  e t . l e  r o u g e .  B i e n  s û r r  1 e

tex te  suggè re  p lus  que  I t image  qu i  ne  f i xe  qu run  i ns tan t  p réc i s .  Wasse rmann

évoque  l es  momen ts  qu i  on t  p récédé  1 'a t t en ta t  e t  ceux  qu i  l u i  f on t  su i t e .  Gas -

p a r d  s r e s t  r e n d u  a u  j a r d i n  o ù ,  " m a l g r é  l a  c h a l e u r " ,  i l  a  é t é  " p r i s  d e  f r i s s o n s " .

C e  m a u v a i s  p r é s a g e  s f e s t  c o n f i r m é  q u a n d  i l  a  f r a n c h i  l e  s e u i l  d e  I a  m a i s o n :

i l  a  en tendu  a lo rs  des  pa ro les  de  menaces  :  "Gaspa rd ,  t u  do i s  mour i r  ! " .  Les

p ro longemen ts  de  l a  scène  t i ennen t  ces  p romesses  d tho r reu r  :  l a  ma ison  es t  en

émo i ,  on  découv re  une  f l ague  de  sang ,  pu i s  l a  ma lheu reuse  v i c t ime . . .

La  scène  du  Ho fga r ten  (3 )  es t  cons t ru i t e  à  pa r t i r  des  mêmes  ê lémen ts :

on  y  re t rouve  l e  pe rsonnage t té t range r t t ,  vê tu  d tun  t tman teau  à  p lus ieu rs  co l s ,

enco re  su rmon t .és  d run  co l  en  f ou r ru re " ,  i l  t i en t  dans  son  po ing  "un  ob je t  l ong

e E  b r i l l a n t " ,  r n a i s  i c i  l t h o r r e u r  e s t  d é c u p l é e  p a r c e  q u e ,  d è s  l e  d é b u t ,  l e  l e c -

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

( l )  A u  s u j e È  d e  c e s  e s t a m p e s ,  c f  .  M i s t l e r ,  o p ' . .  e i t . ,  p .  3 5 7 .

(2) I1 s 'agi t  du chapitre int i tulé "Eine vermuûtrûte Person tr i t t  auf",
C .  H a u s e r r " p .  l l 4 - 1 1 5 .

( 3 )  I b i d . ,  4 4 3  s q .
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Ces  que lques  exemp les  su f f i sen t  à  p rouve r  que  l e  l i v re  de  Ï ^ l asse rmann

nres t  pas  ce  qu ton  pou r ra i t  appe le r  un  roman  h i s to r i que .  P lus  que  du  cô té  des

h i s to r i ens ,  l r au teu r  se  range  du  cô té  des  po lém is tes  qu i  onË  vou lu  démon t re r

l es  o r i g i nes  p r i nc iè res  de  Gaspa rd  Hause r .  CependanÈ son  l i v re  n ta  pas  non

p lus  l a  f o rme  de  1a  démons t ra t i on  r i gou reuse  qu 'on  a t t end ra i t  en  pa re i l  cas .

E n  r é a 1 i t é ,  c e  q u i  i n t é r e s s e  W a s s e r m a n n ,  c r e s t  1 e  m y t h e ,  I a  I ê g e n d e  d u  p a u v r e

G a s p a r d ,  p l u t ô t  q u e  s o n  h i s t o i r e  r é e l 1 e .

La  man iè re  don t  i l  r ep rend  e t  t r a i t e  l es  données  de  ce t te  l égende

a t t e s t e  u n e  s e n s i b i l i t é  à  l a  l i t t é r a t u r e  e t  à  f  i m a g e r i e  p o p u l a i r e s .  M a n i f e s -

temen t ,  I ,Tasse rmann  a  é té  i n f l uencé  pa r  1es  g ravu res r  l es  chansons ,  l es  romans

e t  l e s  a l m a n a c h s  q u i  o n t  p r o l i f é r é  t o u t  a u  l o n g  d u  l 9 è m e  s i è c l e  ( l ) r e t  n o u s

p e n s o n s  q u ' i 1  a  p u  s ' i n s p i r e r r p o u r  u n e  s c è n e  p r é c i s e e  d r u n e  g r a v u r e  d e  1 8 3 4

ou  du  mo ins  qu ' i l  a  composé  un  tex te  don t  I t esp r i t  r appe l l e  ce t t e  g ravu re .  Ce -

pendan t  l e  l i v re  de  l { asse rmann  ne  peu t  pas  ê t re  ass im i l é  à  l t i nu rense  e . t  méd ioc r

p r o d u c t i o n  d e  r o m a n s ' n o i r s  e È  d e  f e u i l l e Ë . o n s  q u ' o n t  i n s p i r é  l a  v i e  e t  l a  m o r t

de  Gaspa rd  Hause r .

Le mythe du pauvre Gaspard

Cer tes ,  S tanhope e t  C la ra  von Kannawur f  ne  ressemblen t  p lus  que

vaguemenË à  la  réa l i té rmais  ce la  ne  les  empêche pas  d 'ex is te r  dans  1e  monde

d e  l a  f i c t i o n  l i t t é r a i r e .  C e r t e s ,  1 ' h i s t o i r e  e s t  m a l t r a i t é e ,  m a i s  I e  l i v r e

nren  res t iÈue pas  moins  la  man ière  dont  Gaspard  Hauser  v i t  dans  la  mémoi re

c o l l e c t i v e ,  e t  c e t t e  f o r m e  d ' e x i s t e n c e  e s t  p e u t - ê t r e  p l u s  i m p o r t a n t e  q u e  l t e x i s -

t e n c e  r é e 1 l e .  C e r t e s ,  l e s  m o t i f s  e t  l e s  s c è n e s  r o m a n e s q u e s  a b o n d e n t ,  m a i s  i l s

n r o f f e n s e n t  j a m a i s  l e  b o n  g o û t ,  i l s  r e s t i t u e n t  p l u t ô t  l e  b e s o i n  d e  m y s t è r e  e t

de  merve i l leux  dans  une t rad i t ion  popu la i re  de  bon a lo i .  Le  l i v re  es t  t rop

luxur ian t ,  ma is  i l  es t  auss i  chargé de  poés ie  e t  le  goûÈ pour  le  romanesque

ne desser t  pas  la  cause que l rau teur  veut  dé fendre ,  I . lassermann a  su  nous  sug-

gérer  les  b roder ies  de  f  imag ina t ion  qu i  s 'empare  des  grandes én igmes h is to r i -

q u e s  e t  h u m a i n e s .  D e r r i è r e  l a  d e s t i n é e  d e  G a s p a r d  H a u s e r  s e  p r o f i l e n t  l t h i s t o i r e

( l )  La  des t inée de  Gaspard  Hauser  a  insp i ré  une longue sér ie  de  compla in tes
chantées  par  des  chanteurs  des  rues ,  de  spec tac les  pour  fê tes  fo ra ines ,
dra lmanachs ,  de  romans no i rs  e t  de  p ièces  de  théât re  souvent  de  fo r t  mau-
v a i s e . q u a l - i t é .  C f .  M i s t 1 e r ,  o p .  c i t . ,  p . 3 5 6  s q .  M i s t L e r  c i t e  p a r  e x e m p l e
Catpa.a  U""ser  

" "  
ta  de  Ludwig  Schoepfer

( 1 8 3 4 ) ,  G a s p a r d  H a u s e r ,  d r a m e  e n  4  a c t e s  p a r  A n i c e t  B o u r g e o i s  e t  D e n n e r y ,
1 8 3 8 ,  T a b l e a u x  p a r l a n t s  d e  P h .  H .  W e 1 c k e r ,  1 8 3 5 .



du Masque de  Fer  ou  de  Lou is  XVI I  p r isonn ier  du  Temple  e t  la  légende des  en-
fan ts  sauvages.

D a n s  s o n  r o m a n  l ^ l a s s e r m a n n  a  s u  é g a l e m e n t  r e s t i t u e r  l r a t m o s p h è r e  e t
l a  s e n s i b i l i t é  d t u n e  é p o q u e  o ù  l e s  c r o y a n c e s  p o p u l a i r e s  é t a i e n t  e n c o r e  v i v a n -
t e s  d a n s  1 ' A l l e m a g n e  p r o v i n c i a l e ,  o ù  1 e  r o m a n t i s m e  f i n i s s a n t  s e  p a s s i o n n a i t
p o u r  1 ' o c c u l t i s n e ,  r a  p a r a p s y c h o l o g i e  e t  l e  m a g n é t i s m e .  L e  m é d e c i n  p o è t e
J u s t i n i u s  K e r n e r  s r a t t a c h a i t  a l o r s  à  d é c r i r e  r e  c a s  p a t h o l o g i q u e  d r u n e  v o y a n È e
d a n s  D i e  s e h e r i n  v o n  P r e v o r s t  ( 1 8 2 9 ) ,  t r a v a i l l a n t  u n  p e u  d a n s  I ' e s p r i t  d e  B r e n -
t a n o  q u i  a v a i t  r e c u e i l l i ,  q u e l q u e s  a n n é e s  p l u s  t ô t ,  1 e s  v i s i ' o n s  d ç  I a  r e l i g i e u s
s t igmat isée  Kathar ina  Emmer ick .  Georg  Daumer  pra t iqua i t  sur  Gaspard  Hauser
s e s  e x p é r i e n c e s  d e  m a g n é t i s m e  e t  d ' h o m é o p a t h i e  ( l ) .  Q u a n d  l ^ l a s s e r m a n n  d é c r i t
c e s  e x p é r i e n c e s ,  i 1  y  v o i t  s a n s  d o u t e  d e s  m o t i f s  r o m a n e s q u e s ,  m a i s  i I  n e  t r a h i t
n u l l e m _ e n t  I ' e s p r i t  d e  1 t é p o q u e

s o n  p l u s ' g r a n d  m é r i t e  e s t  c e p e n d a n t  d ' a v o i r  a t t e i n t  à  c e  q u i  s e m b l e
ê t r e  1 e  c o e u r  d u  m y t h e  d e  G a s p a r d  H a u s e r ,  à  c e t t e  v i s i o n  d u  p a u v r e  G a s p a r t ,
du  na l  a imé,  de  r ro rphe l in  parmi  les  hommes e t  d 'avo i r  donné corps  à  ce  rny the
s u r  l e  r e g i s t r e  d u  m e r v e i l l e u x .  C ' e s t  p o u r q u o i  d e s  a u t e u r s  c o n m e  K a f k a  ( Z )  e t
T r a k l  q u t o n  n e  p e u t  s u s p e c t e r  d r e x t r a v a g a n c e  r o m a n e s q u e ,  o n t  é t é  s e n s i b l e s  a u

( l )  G .  D a u m e r ,  p r o f e s s e u r  a u  l y c é e  S a n k t - E g , i d u s  d e  N u r e m b e r g  a c c u e i l l i t  c h e z  l u j
G a s p a r d  H a u s e r .  E s p r i t  c u r i e u x  e t  t r è s  c u l t i v é ,  a n c i e n  È t a . r "  d e  H e g e l  e t  d e
s c h e l r i n g ,  i l  s ' i n t é r e s s a i t  à  1 a  l i t t é r a t u r e ,  à  1 a  r e l i g i o n ,  a u x  s c i e n c e s e t
a u  s u r n a t u r e l -  I 1  a  l a i s s é  p l u s i e u r s  t é m o i g n a g e s  s u r  G .  H a u s e r  e t ,  p a r m i
d 'au t res  ouvrages '  un  l i v re  dérouÈant  t  L 'È* l . I r_gg_xg. l r4 l1_g" .  Le  por t ra i t
q u e l ^ l a s s e r m a n n d o n n e d e I u i e s t b e a u c o u p @ 1 n ' y p a r a Î t .

( 2 )  C f .  M a x  B r o d  :  " û b r i g e n s ,
s e i n e n  l i e b s t e n  B û c h e r n . .  :
nie loben gehôrt ' j Uber F r a n z  K a f k a ,  F i s c h e r  B û c h e r e i ,  p .  2 7 6 .
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zâh I te  auch  Ka fka  Wasse rmanns  Kaspa r  Hause r  zu
Andere Werke tlassermanns habe-IEl--ïËî-âIlErdings :
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cha rme  e t  à  l a  poés ie  de  ce roman e t  par fo is  même in f luencés  par  lu i  (  I  )

SECRETS ET RECETTES

Des romans conme Le Bonhomme aux Oies e t  Gaspa rd  Hause r  appo rËen t

l a  p reuve  d 'une  hab i l e té  t echn ique  de  bon  a1o i .  Ma is  i 1  a r r i ve  pa r  a i l l eu rs

q u e  W a s s e r m a n n  s e  l a i s s e  a 1 1 e r  à  s a  f a c i l i t é ,  q u t i l  c o n t r ô l e - m a l  l e  f l o t  d e

son  imag ina t i on .  Beaucoup  de  ses  l i v res  son t  dépa rés  pa r  des  accumu la t i ons  de

mot i f s  é t ranges  e t  des  i nv ra i semb lances ,  pa r  une  p ro l i f é ra t i ôn  des  escapades

romanesques .

Escapades romanesques e t  mot i fs  po l i c ie rs

Chr i s t i an  Wahnscha f fe  démonÈre  à  que l  po inÈ  Iùasse rmann  rés i s te  ma1

à la  ten ta t ion  des  ép isodes  annexes .  On pour ra i t  c i te r  de  mul t ip les  passages

dont  le  rô1e dans  1réconomie  généra le  de  I toeuvre  es t  p lus  que contes tab le '

depu is  f  inc royab le  ex is tence de  Lâ t iz ia  von Febron ius  avec  GotÈf r ied  Gunder -

m a n '  s o n  e x t r a v a g a n È  é p o u x  a r g e n t i n  ( 2 ) ,  j u s q u t à  1 r é v o c a t i o n  d e  l f u n i v e r s  d e

l a  p r o s t i t u t i o n  ( 3 ) ,  e n  p a s s a n t  p a r  l a  d e s c r i p t i o n  d ' u n e  f ê t e  d e  p r i n t e m p s

( l )  Dans son é tude Trak l  und h lassermann,  Rome,  Ed iz ion i  d i  S tor ia  e t  Le t te ra tu ra
l 9 6 8 , l 3 3 p . ( r @ t d | a r t e , 4 3 ) , G o t t f r i e d S t i x a d é m o n -
t ré  que l t in f l  ssermann se  re t rouve dans  1e
poème de Trakl  Kaspar Hâi iEi- f ied. En mettant en paral lèle les deux texres
et  en  se  fondant  sur  1 ré tude d 'une cor respondance du  poèÈe,  G.  S t ix  a f f i r -
me que la  p ièce  de  Trak l  es t  nour r ie  d t images e t  d r impress ions  empruntées
à l , lassermann et que sa progression interne reproduit  cel le du roman. Selon
St ix ,  ces  images .e t  ces  impress ions  se  sera ien t  durab lement  f i xées  chez
Trakl  et  se retrouveraient ai l leurs dans son oeuvre :
"Trak l  bez ieh t  h ie raus  n ich t  nur  se ine  B i lder  fû r  das  Kaspar  Hauser  L ied
u n d m a n c h e s a n d e r e G e d i c h t a u s d i e s e r Z e i t ; d i e s e n i r @ r
empfangen,  fes te  Bes tandte i le  inn  Gesamtgefûge se iner  D ich tung,  und leuch-
ten immer wieder,  auch in neuer Umgebung, in den gleichen Farben auf",
o p .  c i t . ,  2 8 .
On trouvera une
und I{assermann
G .  S t i x .  T r a k l und l , r lassermann, Studi Germanici
Mar ia  de l l 'Ag l i ,  G.  S t ix .  T rak l  und Wassermann

( 2 )  op .  c i t . ,  p .  l 80 -83 .

(3 )  ï b i d . ,  p .  325  sq .

ana lyse  de  ce t te  t hèse  de  S t i x
von  G .  S t i x ,  Mona tshe f te  63  l gV l

chez Reinhold Grimm, Tiakl
,  p .  4 1 3 - 4 1 6  ;  I d a  P o r e n a ,
7  1 9 6 9 ,  p .  l l 8 - 1 2 2  ;  A n n a
A n n a l i  ' l  I  1 9 6 8 ,  p .  5 l  l - 5 1 2 .
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organ i sée  Pa r  R i chbe r ta  l ^ l ahnscha f fe  e t  pou r  1aque1 le  on  a  " command-e  75  homards

e t  s o r t i  d e  l a  c a v e  2 O O  b o u t e i l l e s  d e  c h a m p a g n e r r  ( l ) .  L ' h i s t o i r e  d ' E v a  S o r e l

t ou t  en t i è re  se  s i t ue  dans  l a  p lus  pu re  t r ad i t i on  romanesque ,  ma is  l e  réc i t

de  son  en fance  dépasse  vé r i t ab lemen t  I ' imag inab le .  Su r  des  rém in i scences  de

G o e t h e  e t  d r H e c t o r  M a l o t  ,  W a s s e r m a n n  c o n d e n s e  e n  q u e l q u e s  p a g e s  1 a  d e s t i n é e

d e  c e t t e  f i l l e  d e  D a n i e l  N o t h a f f t .  T e l l e  M i g n o n ,  E v a  a  ê t ê  e n l e - v é e  p a r  d e s

s a l t i m b a n q u e s ,  e l l e  a s i l l o n n é  1 e s  r o u t e s  p a r  t o u s  l e s  t e m p s ,  c o m m e  1 e  h é r o s

d" !9""__Igt! l1e ,  , i ruis el le a été sauvée par Lukas Anselm Rappard dont 1a des-

t i n é e  e s È  t o u t  a u s s i  r o c a m b o l e s q u e .  C e s  m o t i f s  n e  l e  c è d e n t  e n  r i e n  a u x  f i o r i -

t u res  romanesques  des  p rem ie rs  romans  e t  1es  thu r i f é ra i res  de ' I Jasse rmann  eux -

mêmes  on t  dénoncé  ce t te  su rcha rge  romanesque  (Z ) .

( l )  i b i d . ,  p .  4 2 .

( 2 )  W a l t e r  V o e g e l i  é c r i t  à  c e  s u j e t  :  " I n n e r h a l b  e i n e s  K a p i t e l s  z e r s p l i t t e r t
d ie  Ï Iand lung in  v ie le  k le ine  Ep isoden.  A l le in  das  ers te  Kap i te l  we is t  I  7
Bi lder auf,  die uns vom I ' l iener Landsitz Crammons nach Baden-Baden, Ungarn
Ber l in ,  Sy l t ,  Bregenz,  Ka i ro ,  B t ind is i ,  Ma i land und an  d ie  sch les isch-po1n i -

æhe Grenze f thren. So geht es durch den ganzen Roman hindurch. Auf ca.
90O ge i ten  g le i ten  w i - r  i jber  d ie  Kar ten  e ines  At lasses  von gehôr iger  Aus-
dehnung.
lJe i te r  se tz t  uns  das  Personenreg is te r  in  Ver legenhe i t .  Ungefâhr  70  Ak teure
t re ten  im Ver lau f  der  Hand lung au f .  E in  Querschn i t t  durch  d ie  ganze euro-
p â i s c h e  G e s e l l s c h a f t  :  A d e l ,  G e l d a r i s t o k r a t i e ,  B o u r g e o i s i e ,  K û n s t 1 e r ,
Revo lu t ionâ: :e ,  Zuhâ1ter ,  a l le  "Sch ich ten"  der  Bevô lkerung s ind  ver t re ten" . . ,
Jakob l , Iassermann und d ie  Trâghe i t  des  Herzens ,  1956,  p .  l03 .

r  ce t te  àccumula t ion  e t  ce t te
d ispers ion  par  les  in ten t ions  de  l rau t .eur  qu i  aura i t  vou lu  nous  res t i tuer
la  v ie  sous  tous  ses  aspec ts  :  " (V lassermann)  muBte  h ie r  das  Leben in  a l len
s e i n e n  T e i l e n  a n  s i c h  r e i B e n ,  a l l e s  i n  d e m  e i n e n  W e r k  v e r e i n e n " . . . ,  I ^ l a s s e r -
mann.  Se in  Kampf  um lùahrhe i t ,  1929,  p .  136.
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Les  mêmes  cons ta ta t i ons  pou r ra ien t  ê t re  f a i t es  à  p ropos  de  Laud in

e t  l es  S iens rou  à  p ropos  d rU l r i ke  h loy t i ch  qu i  o f f r e  d fexce l l en t s  exemp les  de

r é c i t s  i n u t i l e s  i n c o r p o r é s  à  l r a c t i o n  p r i n c i p a l e .  L r h i s t o i r e  d e  I t e x i s t e n c e

d f U l r i k e  e s t  e n  t o u t  p o i n t  e x c e s s i v e  e t  q u a n d  1 t h é r o i n e  a v o u e  :  " J t a i  2 5  a n s ,

m a i s  j t a i  a c c u m u l é  a u t a n t  d r e x p é r i e n c e s  q u e  s i  j e  p o r t a i s  d é j à  5 0  a n n é e s  s u r

m o n  d o s "  ( l ) ,  e l l e  n e  n o u s  d o n n e  q u t u n e  v a g u e  i d é e  d e  s e s  t r i b u l a t i o n s .

C e t t e  c o m p l a i s a n c e  à  1 r é g a r d  d e s  m o t i f s  r o m a n e s q u e s  n t a  d ' é g a l e

q u e  c e l l e  a v e c  l a q u e l l e  W a s s e r m a n n  t r a i t e  1 e s  s u j e t s  p o l i c i e r s  q u r o n  t r o u v e

dans  l a  quas i ' t o ta l i t é  de  ses  romans .  - .

Dès  1897 ,  l a  nouve l l e  D ie  Scha f fne r i n  ana l yse  l e  mécan i sme  du

c r ime  e t  mon t re  commen t  un  honnê te  homme peu t  ê t re  poussé  au  meur t re .  Dans

L e  M o l o c h ,  e n  1 9 O O ,  c r e s t  l r e n l è v e m e n t  d ' u n  e n f a n t .  q u i  m e t  l r a c t i o n  e n  m o u v e -

m e n t .  P a r  I a  s u i t e ,  l a  p r é d i l e c t i o n  p o u r  c e  g e n r e  d r i n t r i g u e s  n e  d i s p a r a î t

jamais .  On t rouve dans  Chr is t ian  l ^ t rahnschaf fe  le  long réc i t  du  meur t re  de  Ruth

Hof fmann  e t  de  ses  p ro longemen ts  qu i  ne  couv re  pas  mo ins  d tune  cen ta ine  de  pa -

g e s .  L ' a u t e u r  n o u s  r e s t i t u e  d a n s  l e  d é t a i l  t o u t e  l r e n q u ê t e  d e  p o l i c e  :  l e  p r e -

m i e r  e t  l e  d e u x i è m e  r a p p o r t ,  l t a r r e s t a t i o n  d t u n  f a u x  s u s p e c t ,  p u i s  l r e n t r é e

en  scène  de  Chr i s t i an  qu i  p rend  l e  re la i s  des  po l i c i e r s  dé fa i l l an t s  e t  ob t i en t

1es  aveux  de  N ie l s  He in r i ch .  La  t ro i s i ème  pa r t i e  d rOber l i n  es t  un  vé r i t ab le

roman  po l i c i e r  qu i  n ' a  p ra t i quenen t  aucun  rappo r t  avec  1es  chap i t r es  p récéden ts ,

e t  dans  U l r i ke  L loy t i ch  l r h i s to i re  de  Mar ie  He1ene  Herbs t  pa ra î t  en t i è remen t

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

L t u t i l i s a t i o n  c o n s t a n t e  d e s  t h è m e s  p o l i c i e r s  e s È  l o i n  d r ê t r e  t o u -

j ou rs  synonyme de  méd ioc r i t é  l i t t é ra i re r l 9 * "  1e  p rouve  L rA f f . a i r q  Maur i z i us  I  .

e l l e  con t r i bue  cependan t  à  l a  l ass i t ude  des  l ec teu rs  souc ieux  d tune  fo rme  s t r i c te '

e t  appa ra î t  souven t  comme une  de  ces  " rece t tes "  don t  l r au teu r  use  
-abondammen t .

( l )  U I r i k e ,  p .  4 4
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Ober l in

Des rece t tes  éprouvées

Comme jadis,  au Lemps de Renate Fuchs, Inlassermann accumule, dans

et  dans  Etze l  Andergas t ,  pér ipé t ies ,  meur t res  e t  su ic ides .  11  ne  nous

dans U l r i ke  Woyt ich  n i  les  émot ions  ' rudes ,  n i  les  en lèvements ,  n i

s u b s t i t u t i o n s  d r e n f a n t s .  P a r f o i s  l a  l a n g u e  n e  p e u t  s u p p o r t e r  u n  t e l

imag ina t ion  e t  la  phrase se  résout  en  énuméra t . ion  sans  f in  :

" (U l r i ke )  f u t  Ëou r  à  t ou r  accompagna t r i ce ,  l ec t r i ce ,  dame de  compa-

gn ie ,  hô te  de  deux  p r i nces  donE  e l l e  ava i t  gagné  l r am i t i é ,  sou t i en  i nd i spen -

sab le  d tune  comtesse ,  gouve rnan te  du  pa la i s  d run  p r i nce  russe  fabu leusemen t

r i c h e . . . "  ( l ) .

La  t echn ique  du  t t dévo i l emen t t '  r es te  un  p rocédé  essen t i e l  de  compo-

s i t i on  romanesque  don t  E tze l  Ande rgas t  f ou rn i t  < l es  exemp les  s i gn i f i ca t i f s .

A ins i ,  l e  su i c i de  de  Rôder i ch  L i i t t gens ,  annoncé  à  I a  page  2BB,  ne  nous  es t

exp l i qué  qu 'à  l a  page  427  où  I t au teu r  éc r i t  en f i n  :  ' rE t  Ba in tenan t ,  vo i c i

les événements qui  ont .  condui t .  au suic ide de Rôder ich L i i t tgens" .  Entre- temps

se r ' son t  p rodu i t s  une  mu l t i t ude  de  fa i t s  dé rou tanÈS,  1 ' au teu r  a  racon té  I t h i s -

t o i r e  de  Jess ie  T in ius ,  f i ancée  de  Rôder i ch ,  e t  ce l l e  de  Lo r r i ne r ,  mys té r i eux

pe rsonnage  qu i  dé t i en t  l a  c l é  de  I ' én igme .  I { asse rmann  u t i l i se  un  p rocédé  d rex -

posi t ion semblable à propos drun accident  survenu à Etzel .  Le jeune homme abou-

t i t  un jour  avec une grave b lessure au f ront  dans la  c l in ique de Kerkhoven ;

i c i  enco re ,  nous  devons  a t t end re  pendan t  p lus ieu rs  chap i t r es  (2 )  1es  exp l i ca -

t i ons  nécessa i res  qu i  ne  nous  se ron t  I i v rées  qu tau  te rme  d rune  pa t i enEe  enquâ te .

L ' i nse r t i on  de  ces  passages  romanesques  dans  l e  cou rs  du  réc i t  po -

sa i t  des  p rob lèmes  techn iques  que  Wasse rmann  n ta  pas  tou jou rs  réso lus  de  ma-

n iè re  sa t i s fa i san te .  Quand  i I  es t  nécessa i re  d r i n te r rompre  un  ép i sode  annexe

pou r  reven i r  à  1 ' ac t i on  p r i nc ipa le ,  ou ,  au  con t ra i re ,  quand  i I  f au t  i n t rodu i re

un  mo t i f  seconda i re ,  l r au teu r  souve ra in  i n te rv ienE  souven t  de  man iè re  a rb i -

t ra i re ;  i l  décide que le moment est  venu de commencer un nouveau chapi t re et

d é c r è t e :  " C r e s t  i c i  q u e  d o i t  p r e n d r e  p l a c e  l r h i s t o i r e  d e  L o r r i n e r "  ( 3 ) .

(  I  )  U l r i k e ,  p .  3 8 5 .

( 2 )  D e  I a  p a g e  3 1 7  à  L a  p a g e  4 3 7 .

( 3 )  E t z e l ,  p .  3 9 2 .
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Par fo i s ,  i I  va  au  devan t  des  ques t . i ons  du  l ec teu r r  l u i  suggé ran t

ce l l es  qu i  pou r ra ien t  l u i  échappe r  :

" M a i s ,  a u  f a i t ,  e n  q u o i  c o n s i s t a i t  l e  p l a n  ( d t U l r i k e )  ?  Q u ' e s t - c e

q u i  l r a t t i r a i t  ?  Q . t t e s È - c e  q u i  l a  p o u s s a i t  à  r a s s e m b l e r  s e s  f o r c e s . . . .  ?  V o u -

l a i t - e l l e  s e  n i c h e r  d a n s  c e  p a i s i b l e  l o g e m e n t  b o u r g e o i s  ? "  ( l ) .

A i l l e u r s ,  i l  a v e r t i t  l e  p u b l i c  q u e  I ' i n t é r ê t  d e s  p a g e s  q u ' i l  v a  l i r e

se ra  mo ins  sou tenu  e t  i l  t r ouve  a lo rs  un  t i t r e  révé la teu r  :  t tUn  chap i t r e  sans

événemen ts  excep t i onne l s "  (2 ) .

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

d e  p r o i i x i t é ,  q u r i l  n e  r e t i e n t  d e  l a  r é a t i t é  q u e  l r e s s e n t i e l  p o u r  n e  p a s  s u r -

cha rge r  son  réc i t  :

"S i  j e  vou la i s  cons igne r  t ou te  l a  conve rsa t i on ,  éc r i t - i l  à  p ropos

d f E È z e l  e t  d e  J e s s i e  T i n i u s ,  j e  d e v r a i s  e n  r e m p l i r  a u  m o i n s  c e n t  p a g e s .  C e t t e

c o n v e r s a t i o n  d u r a ,  a v e c  d e  b r è v e s  i n t à r r u p t i o n s ,  v i n g t  e t  u n e  h e u r e s r ' ( 3 ) .

Quelquefo is  cependant ,  i1  comprend que son imaginat ion le  condui t

t r o p  l o i n  e È  q u ' i l  d o i t  s e  j u s t i f i e r .  C r e s t  a i n s i  q , r ' i l  f a i t  d i r e  à  u n  d e  s e s

personnages :

" Je  n ry  peux  r i en  s i  ce  que  j e  va i s  rappo r te r  ma in tenan t  a  des  a I -

I u res  de  roman  de  conc ie rge .  Les  choses  son t  a ins i  f a i t es  {ue  l es  comp l i ca t i ons

d e  I a  v i e  d é p a s s e n t  t o u t e s  l e s  i m a g i n a t i o n s  d e s  c o n t e u r s  d ' h i s t o i r e s "  ( 4 ) .

Es t - ce  à  d i re  que  l a l asse rmann  es t  r es té  du ran t  t ou te  sa  ca r r i è re

a t taché  aux  p rocédés  amb igus  de  ses  p rem ie rs  romans  ?  Que1 le  app réc ia t i on  d ren -

semble peut . -on por ter  sur  son ar t  de conteur  ?

Indéniablement ,  cornme le révèle l ranalyse du Bonhormne aux Oies et

de Gaspard  Hauser ,  i l  a  su  ané l io rer  ses  techn iques  e t  a t te indre  même à  une

manière  de  per fec t ion .  Ma is  s i  on  no te  un  a f f inement  des  procédés,  on  ne  peut . -

par le r  d rune t rans format ion  s ign i f i ca t i ve  de  sa  uran iè re  d técr i re .  De l renseub le

de sa  producr . ion  se  dégagent  que lques  l ignes  de  fo rce  qu i  se  re t rouvent  à  tous

l e s  s t a d e s  d e  s a  c a r r i è r e .

( l )

(2 )

(3 )

(4 )

U l r i k e ,  p .  3 0 .

Î b i d . ,  p .  2 O O .

E t z e l ,  p .

L a u d i n ,  p .

297 .

r  33 ' r  34  .
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Et  d rabo rd .  ses  romans  p résen ten t  t ous  un  l ou rd  con tenu  d rac t i on .

La  cou rbe  de  l r i n t r i gue  es t  t r ès  v i gou reuse lnenL  dess inée ,  oD  T  d i s t i ngue  un

d é b u t  e t  u n e  f i n  n e t t e m e n t  m a r q u é s .  D a n s  b i e n  d e s  c a s , I e  r é c i t  s r o u v r e  s u r

une  image  f rappan te  ou  su r  que lque  fa i t  i nso l i t e .  A ins i ,  à  23  ans  de  d i s tance ,

l es  p rem iè res  l i gnes  d rU l r i ke  Woy t i ch  rappe l l en t  é t rangemen t  1e  débu t  de  Rena te

F u c h s  ( l ) .  L ' a c t i o n  s e  n o u e  e n  q u e l q u e s  p a g e s  e t  s o n  t e r m e  e s t  t o u j o u r s  f a c i l e

à  i n te rp ré te r ,  exemp la i re .  l ^ I asse rmann  év i t e  l e  f l ou ,  ces  t t dénouemen ts  ouve r t s t t

qu i  l a i ssen t  1a  p lace  au  dou te .  Ses  l i v res ,  gu i  on t  souven t  1 ' appa rence  de  vas -

tes  romans  d réduca t i on ,  se  t e rm inen t  pa r  que lque  t rans fo rma t i on  s ign i f i ca t i ve

d e  I ' a t t i t u d e  d u  h é r o s .  '

I l s  son t  t ous  condu i t s  se lon  l a  t echn ique  du  "dévo i l eoen t "  qu i  i r n -

pose  de  f réquen ts  re tou rs  en  a r r i è re .  Ma is  en  réa l i t é ,  i l s  on t  p resque  tous

la  f o rme  de  réc i t s  l i néa i res  éc r i t s  au  p résen t  dans  l esque l s  son t  s imp lemen t

i nsé rés  des  rappe l s  du  passé .  Dans  ce  doma ine ,  L rA f fa i re  Maur i z i us  cons t i t ue

une  excep t i on  i ns igne  e t  l a  t echn ique  du  dévo i l emen t  y  es t  u t i l i sée  avec  beau -

coup  p lus  de  f  i nesse  qu ta i l l eu rs  :  . 1  ' ac t ' i on ,  t r ès  comp lexe ,  se  s i t ue  rée l l emenÈ

à  d i f f é renLs  n i veaux  du  temps ,  passé  e t  p résen t  y  son t  i n t imemen t  roê lés  e t  l e . s

évé t remen ts  p : . é6en ts  ne  peuven t  s texp l i que r  qu tà  l a  Lumiè re  de  1 'ac t i on  passêe .

A la lecÈure des derrr iers romans cte Wassermann on reconnaî t  les

qua l i r és  e t  ce r ta ins  dé fau ts  dé jà  v i s i b l es  dans  Rena te  Fuchs ,  I ' imp ress ion  do -

m i n a n t e  e s t  c e l l e  d ' u n e  c e r t a i n e  f i x i t é  d e  s o n  a r t  d u  r é c i t .  L e s  p r o c ê d é s  q u ' i l

a  u t i l i s é s  l u i  o n t  p e r m i s  d r é c r i r e  d e  b o n s ,  v o i r e  d r e x c e l l e n t s  l i v r e s ,  m a i s

l rabsence  de  rem ise  en  cause  e t  de  renouve l l emen t  des  Eechn iques  l i t t é ra i res

apparaî t  égalenent  conrne une fa ib lesse.

Le  l ec teu r  moderne ,  pou r  qu i  l e  con tenu  des  l i v res  de  Wasse rnann  a

pe rdu  son  ac tua l i t é  e t  donc  une  pa r t i e de son in té rê t ,  es t .  p lus  a t ten-

t i f  à  la  forme;  i l  constate souvenÈ un.Banque de sobr iété,  une tendance à am-

p l i f i e r  démesu rémen t  l a  ma t i è re rassez  souven t  une  débauche  d rac t i on  e t  d r i n -

t r i gues .

( l )  "Der  g rope Brand des  R ing theat ,e rs  in
schien vielen Bewohnern I ' l iens als ein

"In der Mit te des September .ereignete
welchem einige Tage lang ganz Mûnchen

der  Dezembernacht  des  Jahres  l88 l  e r -
d i i s t e r e s  M e n e t e k e l " ,  U l r i k e ,  p .  3 .

sich einfungeheuerl ic ler v6-rfa11, von
spracht t ,  Renate ,  p .  9 .
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Dans son essai  Kolpor tage und Ent fabelung,  l , Iassermann a défendu

ce recours perpét .uel  à la  " fable"  corme un t 'vér i table moyen arEist ique,  comme

un  moyen  abso lumen t  I ég i t ime  dans  Ia  l i t t é ra tu re  na r raÈ ive "  ( l ) .  "Ce lu i  qu i

a  v u  u n  e n f a n t  m e n d i e r  u n e . h i s t o i r e ,  é c r i t - i l ,  s a i t  q u e  l a  f a b l e  e s t  i m m o r t e l -

l e "  ( 2 ) .  I 1  a  t e n t é  d e  d é f i n i r  c e  q u ' o n  p o u r r a i t  a p p e l e r  l a  " l i t t é r a t u r e  n o b 1 e "

dans  l aque l l e  I a  t ' f ab le t t se  p résenEera i t  coûme Ia  somme comp lexe  des  t 'mo t i f s ,

d u  t h è m e  e t  d e  I ' a c t i o n " ,  p â r  r a p p o r t  à  l a  " l i t t é r a t u r e  d e  c o l p o r t a g e "  d a n s

l a c 1 u e I l e  n e  s u b s i s t e r a i t  p l u s  q u e  l r a c t i o n  ( 3 ) .  C e  s o i n  a p p o r t é  à  d i s t i n g u e r

l es  deux  gen res  de  l i t t é ra tu re  p rouve  que  l r au teu r  é ta i t  consc ien t  du  dange r

qu i  pesa iË  su r  son  oeuv re  du  fa i t  de  l a  p rééminence  abso lue  qu ' i l  acco rda i t  à

l r i n t r i g u e  ( 4 )  .

Dans le domaine de la  forme romanesque.  coûrme dans celu i  de la  cr i -

t i q u e  s o c i a l e  o u  d e  1 t é t u d e  p s y c h o l o g i q u e ,  s a  p r o d u c t i o n  e s t  i n é g a l e .  E l l e

p résen te  que lques  soEmets ,  don t  ce r ta ins  nous  pa ra i ssen t  remarquab les ,  e t  âus -

s i  des  l i v res  mo ins  so ignés  qu i  t i ennen t  de  l a  l i t t é ra tu re  de  d i ve r t i ssemen t .

Mai i  les écheveaux enbroui l lés de Chr is t ian t r {ahnschaf fe ne doivent  pas fa i re

o u b l i e r  1 ' a r c h i t e c È u r e  h a b i l e  d e  L r A f f a i r e  M a u r i z i u s o u  d e  G a s o a r d  H a u s e r

dans les

gantesque

blèrne du

Toutes ces intr igues aux prolongements inf inis que nous trouvons

romans de  wassermann,  reposent  sur  la  mise  en  oeuvre  drune masse g i -
de  rna tér iaux  humains ,  soc iaux ,  h is to r iques .  E l les  sou lèvent  1e  pro-

t r a i t e m e n E  d u  r é e l ,  d e s  r a p p o r t s  d e  r t e x p é r i e n c e  e t  d e  I ' i m a g i n a t i o n .

( l )  L e l q n s d i e n s t ,  p .  2 3 7 .

(2 )  & !d .  ,  p .

( 3 )  T b i d .  ,  p .

239 .

236-37 .

(4 )  l Jo l fang Kayser  a  mont ré  que la  l i rn i te  es t  f loue  en t re  le  " roman drac t ion"
(Gesche l rn is roma+/Hand lungsroman) ,  ca tégor ie  dans  laque l le  on  peut  ranger
bon nombre  de  l i v res  de  Wassermann,  e t  lgs  fo rmes l i t té ra i res  moins  é labo-
rées er,rnàins exigeantes (Liebesror i ian, Abàntéuéi iomân'-Sôfrà"érîàfrâ;) ;-*""
Das sprachl iche Krlns trerkl-l 97ll-E-lJ6O .
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REALITE ET IIVIAGINATION. LES PROCEDES DE CPJATION LITTERT\IRE

On a souvent  présenté Wassermann corn lne un feui l le tonisEe pr isonnier

des  données  du  rée l ,  ne  se  sépa ran t  j ama is  de  son  " ca lep in " ,  ce  "& !&b .s ! "

su r  l eque l  i l  cons igna i t  t ou t  ce  qu i  1u i  semb la i t  i n té ressan t  ou  môme ex t ra -

vagan t .  11  ava i t ,  d i t - on ,  des  qua l i t és  d tobse rva teu r  Peu  conu lunes ,  un  esp r i t

q u i  s a i s i s s a i t  e t  e n r e g i s t r a i t  l e  c ô t é  p i t t o r e s q u e  d e s  c h o s e s  ;  a L t e n t i f  a u x

compor temenEs  e t  aux  conve rsa t i ons ,  i 1  sava i t  r ega rde r  v i v re  1es  ê t res .  On

s a i t  e n  o u t r e  q u t i l  é t a i t  u n  l e c t e u r  a s s i d u  d e s  j o u r n a u x r - d e s  r u b r i q u e s  d e

f a i t s  d i v e r s  e r  d e s  a n n a l e s  j u d i c i a i r e s  e E  q u ' i l  p o s s é d a i i  l e  d o n  d e  r e s t i -

t ue r  sous  fo rme  de  réc i t  I t ac tua l i t é  imméd ia te .  Ma is ,  a f f i rmen t  cé r ta ins rson

t a l e n t  n ' a l l a i t ,  p a s  a u - d e l à  d e  c e t t e  c a p a c i t é  d t a s s i m i l a t i o n  e t  d e  t r a n s c r i p -

t i o n  d e  l a  r é a l - i 6 é ,  i , l a s s e r m a n n  n ' a v a i t  p a s  1 ' ê t o f f e  d ' u n  v é r i t a b l e  c r é a t e u r -

p lus ieu rs  con tempora ins  qu i  1 ' on t  b ien  connu -  nous  l e  p résen ten t

a ins i  I
Kar in Michael is  qui  fu t  i 'ami  de Ri lke et  connut  Wassermann à 1 'é-

poque .  où  i l  éc r i va i t  Ch r i s t i an  l l ahnscha f fe  nous  a  l a i ssé  de  l u i  l e  po r t ra i t

su i van t  :  " I 1  possêda i t  une  imag ina t i on  a rden te  e t  é ta i t  an imé  d 'une  cu r i o -

s i t é  i nsa t i ab le  pou r  l es  ê t res  huma ins .  I 1  remp l i ssa i t  l a  g igan tesque  ga le -

r i e  de  son  esp r i t  avec  l a  v i e  des  gens  qu ' i l  r encon t ra i t .  I 1  che rcha i t  dans

le  j ou rna l  des  ma tê r i aux  pou r  son  t rava i l .  Pe rpé tue l l emen t ,  j ' a i  t r ouvé  dans

ses  oeuv res  des  dé ta i l s  e t  des  anecdo tes  que  j e  l u i  ava i s  racon tés .  I 1  l es

ava i t  t ou rnés  e t  r e tou rnés  pou r  l es  adap te r  à  ses  f i ns ,  ma is  on  ne  pouva i t

s ' y  m é p r e n d r e ,  i l  s ' a g i s s a i t  d e s  m ê m e s  d é t a i l s r r  ( l ) '

( l )  Kar in  Michae l is ,  Der  k le ine  Kobo ld .  D ie  Ls :benser innerungen der  D ich ter in ,

Wienr lg48,  p .  2O2:  OrL  l i t  eg  em

una nittefr I "Bei Tisch wendete ÏJassermann seine gaîze Aufmerksamkeit

daran ,  den Te l le r  so  rasch w ie  môg l ich  zu  leeren .  Hat te  e r  das  ge tan '

schob er garLz plôtzl ich seinen Stuhl zurûck und streckte die Beine von

s ich ,  a ls  wo l l te  e r  e in  N ickerchen machen.  Wi r  wupten  jedoch,  daF er  nun

nach kurzex Zeit  wieder er selbst sein, erzâhlen und forschende Fragen
. stel len wi i rde, um andere Leute auszuholen. Man hatte das Gefi ih l ,  dap er

sich in den Geist eines anderen hineinbohrte.,  dap er suchte, die Geheim-

û i s s e  i m  I n n e r s t e n  d e s  H e r z e n s  z u  L e s e n " ' ,  o P '  c i t ' ,  P ' 2 O l '
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Car l  Jakob Burckkardt  a par lé de t tce brave Wassermann,  avec ses su-

j e t s  f i év reusemen t  rassemb lés ,  a f f a i r é  conme un  repo r te r  amér i ca in "  ( l ) .  Bu r -

ckha rd t  r appe l l e  même l t anecdo te  su i van te  :  i l  r acon ta i t  un  so i r ,  dans  un  sa lon ,

un  fa i t  d i ve rs  é t range  qu i  1 ' ava i t  imp ress ionné  a lo rs  qu ' i 1  é ra i t  l y céen  ;

W a s s e r m a n n ,  q u i  é t a i t  p r é s e n t ,  s  t  a p p r o c h a ,  s o r t i t  s o n  t ' c a l e p i n t t  e n  d i s a n t  :  t t s u -

j e t  f o r m i d a b l e  ! "  e t  i l  t i r a  d e  c e  r é c i t  l e  r o m a n D i e t r i . c h  O b e r l i n .

I 1  semb le  que  chez  Wasse rmann ,  l a  dépendance  à  I ' éga rd  des  sou rces ,

q u ' e I l e s  f u s s e n t .  o r a l e s  o u  é c r i t e s ,  a i t  é t é  p a r t i c u l i è r e m e n t  f o r t e .  S a  b i b l i o -

t hèque  pe rsonne l l e  p rouve  que  son  imag ina t i on ,  qu 'on  d i t  i népu i sab le ,  se  nou r -

r i ssa iE  d tune  abondan te  documen ta t i on .  Le  recue i l  De r  neue  P i ' t ava l .  E ine  Sannn -

l ung  der  in te ressanÈest .en  Cr imina lgesch ich ten  a l le r  Lânder  aus  â l te rer  und neue-

rer  Ze i t  dont  l rau teur  posséda i t  une co l lec t ion  complè t .e  couvrant  la  pér iode

I850/1885,  cons t i tua i t  une mine  inépu isab le  de  fa i ts  e t  de  rense ignements  psy-

c h o l o g i q u e s  ( 2 ) ; l e s  5 6  v o l u m e s  d ' u n e  A l l g e r n e i n e  d e u È s c h e  B i o g r a p h i e  l i v r a i t

Ia  t rame de mul t ip les  des t inées .  11  en  es t  de  mâme de b ien  drau t res  ouvrages

dont nous ne retenons que les plus signi f icat i fs :  Enzyklopâdi-g der Krimina-

l i s t i k  (1925) ,  Ku l tu rgesch ich t l i ch  in te ressanLe Dokumente  aus  a l ten  deutschen

Z e i t u n g e n  ( 1 9 2 0 ) ,  o u  D i e  i r r t i i t m e r  d e r  S t r a f j u s t i z ,  v o l u m i n e u x  r é p e r t o i r e  d t e r -

reurs  jud ic ia i res  cé lèbres .  l rac tua l i té  immédia te  es t  éga lemenË présente  sur

les  rayons  de  la  b ib l io thèque avec  un  doss ie r  con tenant  des  coupures  de  jour -

naux  dont  l rau teur  deva i t .  man i fes tement  s ' insp i re r .

Ma is  aueun romanc ier  ne  c rée  ex  n ih i lo  e t  la  réa l i té  cons t i tue  tou-

jours ,  à  des  degrés  d ivers ,  le  fondement  de  son oeuvre .  La  seu le  ques t . ion  qu i

mér i te  d 'ê t re  posée concerne par  conséquent  la  man ière  dont  1 'écr iva in  t ra i te

le  rée l ,  dont  i l  l r incorpore  à  son monde e t  le  t ranspose dans  son oeuvre .  En

ce qui concerne Wassermann, la réponse doit  être nuancée. Certains nronÈ voulu

vo i r  en  lu i  qu 'un  hab i le  photographe,  ma is  s i  ce  jugement  peut  s 'app l iquer

a une par t ie  de  sa  producEion ,  i l  ne  peut  rendre  compte  de  ses  l i v res  les

p lus  é laborés .  Nous t rouvons  chez  lu i  tou tes  les  fo rmes de  t ranspos i t ion  du

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

e n s e m b l e  d e  d o n n é e s ,  j u s q u r à  I a  c r é a t i o n  p a r  l r i m a g i n a t i o n  d r u n e  r é a l i t é  t o t a l e -

ment  d i f fé ren te  ,  en  passant  par  un  s tade in te rméd ia i re  où  le  t rava i l  de  1récr i -

( l )  I I . v .  Hofmannstha l  -  Car l  Jacob
O f  .  i n f r 4  p .  5 4 0 .

(2 )  Of  .  SEfEtbeÈrachtungen,  p .  89 .

B u r c k h a r d t ,  B r i e f w e c h s e l ,  1 9 5 6 ,  p .  2 O 2  s q .
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v a i n  s r a p p a r e n t e  à  u n e . t r e s t r u c t u r a Ë i o n t t ,  à  u n e  t t r e c o m p o s i t i o n t t  à  p a r t i r  d r é -

l émen ts  épa rs  de  l a  réa l i t é

Un  repo r tage  :  l e  cas  . Ims t '

Le  l ong  exposé  du  " cas  Ims t '  dans  La  t ro i s i ème  Ex i s tence  de  Joseph

K e r k h o v e n  ( l )  o f f r e  u n  b e l  e x e r n p l e  d e  t r a n s c r i p t i o n  d i r e c L e .  T c i ,  l r a u t e u r

s r e s t  b o r n é  à  r a c o n t e r ,  s a n s . l a  t r a n s f o r m e r ,  u n e  h i s t o i r e  j u d i c i a i r e  c o n t e m -

po ra ine .  La  m ise  en  pa ra l l è l e  des  sou rces  e t  du  tex te  dé f i n i t i f  en  appo rEe  l a

P r e u v e .  :

Wasse rmann  s res t  i nsp i ré  des  ac tes  du  /p rocès  R iede l -Gua la "  qu i

s fes t  dé rou lé  en  Su i sse  dans  l es  années  1929 -1931  eÈ  qu i  a  àê f ray -e  l a  ch ron i -

que  (2 ) ;  i I  a  f ondu  l es  qua t re  documen ts  don t  i I  d i sposa i t  en  une  h i s to i re  un i -

que  dans  Iaque l l e  l es  f i gu res  romanesques  ne  se  d i s t i nguen t  de  l eu rs  modè les

q u e  p a r  d e s  d i f f é r e n c e s  d ' é t a t - c i v i l .  K a r l  I m s t  e s t  l e  D r .  R i e d e l .

( l )  p .  l 0 8  s q .  C f .  s u p r a  r p . 5 O B ,  n o r e  l .

(2 )  Nous avons  pu  consu l te r  les  documents  dont
Bibl iothèque Municipale de Nuremberg. I l  s
a)  deux  tex tes  pub l iés  :

-  u n  l i v r e  d e  l r a v o c a t  F r i t z  R o t h ,  d é f e n s e u r  d e s  a c c u s é s  R i e d e l - G u a l a :
Per  9 i f tmordpfg?gF_ R iede l lGua la . ,Aus  den-Dokuurenten  f i i r  se ine  Rev is ion .  E in
Jus t iz i r r tum (1929) .  Ce l i v re  fa i t  le  po in t  sur  le  p roéEs@
I ieu  e t  demande sa  rév is ion .

-  un l ivre publ ié en col laborat ion par Fr i tz Roth et Rosenbaum - Du-

b)  deux  documents ' inéd i ts  :
-  U n  a r r ê c  d e  l a  c o u r  d e  c a s s a t i o n  d e  B e r n e ,  e n  d a t e  d u  9 . V I I . l 9 3 l r  o r -

donnant  1a  repr ise  du  procès .
-  les  acÈes du  procès  en  rév is ion  qu i  s res t ,  te rminé  par  un  acqu i t tement :

Urtei l  d"" G.""hto.gtq.€=t! t t r ! ldes I I I .  Bezirks des Kantons Bern vom 19.
é s

I e s  d o c u m e n t s  :  A n f .  A p r .  1 9 3 2 ) .

W a s s e r m a n n  s r e s t  i n s p i r é r à  1 a
' a g i t  d e  :

"_o*gl  
:  Frgân?ung der Pegrûndung zu den Nicht igkeitsklagen des Dr.  ued.

Max R iede l  u .  tè  i ch ts
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De même les  t r a i t s  de  ca rac tè re  e t  I e  compor temenÈ de  Se lma  ImsE  sonÈ  ca l -

qués  su r  ceux  de  F rau  R iede l  e t .  on  reconna î t  An ton ia  Gua la  sous  . l es  t r a i t s  de

Jeanne  Ma l l e r y .  On  re t rouve  dans  Ie  roman  l es  mâmes  s i t ua t i ons  que  dans  1es

p ièces  du  doss ie r  o f f i c i e l  :  l a  désun ion  du  ménage  fou rn i t  l e  mâme po inÈ  de

dépa r t ,  pu i s  l es  rnâmes  événemen ts  se  p rodu i sen t  se lon  une  l og ique  semb lab le .

0n  remarque  que  Wasse rmann  a  conse rvé  non  seu lemen t  I a  cou rbe  d tensemb le  de

s o n  m o d è l e  m a i s  e u c o r e  t o u s  l e s  d é c a i l s ,  j u s q u r a u x  p l u s  e x t r a v a g a n t s ,  q u e

l u i  f o u r n i s s a i e n t  s e s  s o u r c e s .  O n  r e t r o u v e  c h e z  l u i  1 e  m o t i f  d e  l a  f o l i e  d e

F r a u  R i e d e l ,  I e  m o t i f  d e  l a  d o u b l e  a b s o r p t i o n  d e  p o i s o n  e t  s u r t o u t  l e  p e r s o n n a -

ge ,  é t range  e t  r omanesque ,  du  u réd ium don t  l r i n te rven t i on  appo r te  l a  l um iè re

dans  ce t te  t énéb reuse  a f f a i r e .  Wasse rmann  n ra  nu l l emen t  i nven té  ce  pe rsonnage

ê t ,  s u r  c e  p o i n t  p r é c i s ,  i l  s r e s t  i n s p i r é  t r è s  é t r o i t e m e n E  d u  l i v r e  d e  l r a v o -

c a t  F r i t z  R o t h  ( l )  q u i ,  a v e c  u n  g r a n d  l u x e  d e  d é t a i l s ,  r a p p o r t e  l r i n t e r v e n t i o n

d rune  ce r ta ine  F rau  Th i r i o t ,  r néd ium,  dans  re  p rocès  de  ses  c l i en t s .

La  fonc t i on  de  l ' éc r i va in  se  l i r n i t e  à  une  s i rnp le  m ise  en  fo rme .eË

la  soumiss ion  aux  fa i t s  b ru t s  a ins i  qu taux  sou rces  qu i  l es  rappo r ten t .  es t

t o t a l e .  E l l e  v a  p a r f o i s  j u s q u t à  I a  r e p r i s e ,  p r e s q u e  m o t  p o u r  m o t ,  d e  t e l  o u

t e l  p a s s a g e  d e s  a c t e s  d u  p r o c è s  ( 2 ) .  O n  n e  s a u r a i t  p a r l e r  i c i  d ' u n  v é r i t a b l e

Processus  de  c réa t i on  l i t t ê ra i re .  Nous  sommes  en  p résence  d 'une  h i s to i re  sans

p ré ten t i on  en  fo rme  de  repo r tage  qu i  ne  nous  i n té resse  guè re  que  pa r  son  é t ran -

ge  pa ren té  avec  L rA f fa i re  Maur i z i us .

( l )  Vo i r  les  deux  dern ie rs  chap i t res  de  ce  l i v re  :  Grundsâtz l i ches  i iber  d ie
Kriminaltelelggt ie et Ablauf der Riedelschen Eh f-
lung  der  bere in ig ten  Pro toko l le  GunLher -Gre f fe rs .

(2 )  On pour ra i t  met t re  en  para l lè le  de  rnu l t ip les  passages des  sources  e t  du
rol tran, mais un seul rapprochemenÈ suff i ra à démontrer la nature des emprunts
de Wassermann :  Dans l 'a r rê t  de  la  cour  de  cassat ion  de  Berne,  en  da te  du
9 . V I I . 1 9 3 l ,  o n  l i t  :  " N e u e  T a t s a c h e n ,  d i e  g e e i g n e t  s e i n  m i i s s e n ,  e i n e  F r e i -

sprechung oder  e ine  n i ldere  Bes t ra fung herbe izu f i ih ren . . . " .
La  t ro is ième Ex is tence de  K.$ t tg r . "  déve loppe e t  p réc ise  ce t te  phrase :

hachtel  in das Kaminloch geworfen wor-
den war, haEte man damit ein neues schwerwiegendes BeweissEi ick zustande
gebracht ,  w ie  es  das  Gesetz  zur  Wiederaufnahme des  Ver fahrens  fo rder te" ,
P .  l t 9 .
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D a n s  l e s  d e u x  c a s ,  c t e s t  l a  m ê m e  e r r e u r  j u d i c i a i r e ;  à  p e u  d e  c h o s e

p rès  ce  sonÈ  l es  mêmes  pe rsonnages  p lacés  dans  des  s i t ua t i ons  i den t i ques .

Dans  1e  ménage  de  Ka r l  e t  Se lma  Ims t  v i en t  s r i rm isce r  une  nouv i : 11e  Anna  Jahn

en  l a  pe rsonne  de  Jeanne  Ma11ery .  Le  même mécan i sme  fa ta l  se  me t  en  marche  e t ,

l es  mâmes  causes  p rodu i san t  l es  mâ j i es  e f f e t s ,  on  re t rouve  au  bou t  de  que lques

pages  Se1ma mor te ,  Ka r l  e t  Jeanne  condamnés  pou r  un  c r ime  qu t i l s  n ron t  pas

commis  pu i sque  Se lma  s res t  empo isonnée e n  l a i s s a n t  p e s e r  t o u s  i e s

s o u p ç o n s  s u r  e u x .  L ' e r r e u r  j u d i c i a i r e  s ' e x p l i q u e  p a r  1 e s  m ê m e s  r a i s o n s  q u e

dans LrAf fa i re  Maur iz ius  ;  de  1a  même manière ,  e1 le  es t  le  p ré tex te  à  dénoncer

1 e s  i m p e r f e c t i o n s . d e  l a  j u s t i c e  h u m a i n e  :  l f i n s t r u c t i o n  d u  p i o c è s  e s t  b a c l é e ,

" le  juge cons idère  le  c r ime cont rne  un  fa i t  acqu is "  ( l ) ,  i l  ne  se  souc ie  pas  de

fa i re  t r iompher  1a  vér i té . ,  ma is  s imp lement  d r imposer  sa  vér i té .  Les  prévenus

v ivent  dans  des  cond i t ions  de  dé ten t ion  qu i  rappe l len t  t 'une  to r tu re  aoyenâgeu-

se"  (2 ) .  Le  procureur  généra l  exp lo i te  de  s imp les  dé ta i l s  de  man ière  in ique

et  ob t ien t  a ins i  la  condamnat ion  des  accusés .  Quand les  v icÈ imes on t  purgé

leur  pe ine  d 'empr isonnement ,  e l les  sont .  rendues à  la  soc ié té  te ls  des  fan tômes

b la fa rds ,  incapab les  de  re t rouveï  leur  ex is tence e t  leur  p lace  d 'ê t res  humains .

Mais  tou tes  ces  cons idéra t ions  res ten t  vagues e t  1a  ré f lex ion  sur

l e  d r o i t  e t  s u r  l a  j u s t i c e  n ' e s t  e s q u i s s é e  q u e  d t u n e  m a n i è r e  f u g i t i v e .  L ' i n t r i -

g u e  c o n t e n a i t  e n  p u i s s a n c e  l e s  m ê m e s  p o s s i b i l i t é s  q u e  L ' A f f a i r e  M a u r i z i u s ,  m a i s

Wassermann ne les  a  pas  exp lo i tées .  11  s 'es t  con ten té  de  rappor te r  un  fa i t  d i -

vers  à  Ia  man ière  drun  journa l i s te  ;  ce  qu i  domine dans  son tex te ,  c 'es t  le

f a i t  b r u t .

La trois ième Existence de Joseph Kerkhgyen founnit ,  ayec le person-

nage de  Mar t in  Mordan,  un  au t re  exemple  de  t ranscr ip t ion  d i rec te  du  rée l  (3 ) .

A  la  paru t ion  du  l i v re ,  les  lec teurs  tanE so i t  peu ins t ru i ts  de  la  v ie  l i t té -

raire contemporaine, reconnurent i rsnédiatemenÈ en la personne d.e I ' {ord.anl qui  ter-

mine  lamentab lement  son ex is tence dans  Ia  c l in ique de  Kerkhoven,  Ie  pub l i c is te

Maxirni l ian Harden.

( l )

( 2 )

K e r k h o v e n ,  p .  l 1 3 .

I b i d . ,  p .  I  1 6 .

( 3 )  P .9o -107 ,  p .  134 -135 .
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En e f fe t ,  l es  a l l us ions  à  l a  revue  D ie  Zukun f t ,  au  rô le  de  Max im i -

l i a n  H a r d e n  d a n s  l e s  p r o c è s  E u l e n b u r g  d e  l 9 O 7  e t  1 9 0 8 ,  a i n s i  q u ' à  s e s  m é t h o d e s

de  l u t t e  con t re  1 'Emp i re  w i l he lm in ien  son t  l imp ides .  Pe rsonne  ne  pouva i t  se

méprend re  su r  l r i den t i t é  de  ce lu i  que  1 'au teu r  dés igne  comroe  l a  "g lo i re  j ou rna -

l i s t i 4 u e  I a  p l u s  t a p a g e u s e  d e  1 r é p o q u e  i m p é r i a l e . . . "  e t  d o n t  l e  j o u r n a l  " é t a i t

l e  cen t re  géog raph ique  de  Ia  p lupa r t  des  scanda les  qu i  ava ien t  ag i t é  l e  monde

a l l e m a n d  p e n d a n t  t r o i s  d é c e n n i e s "  ( l ) .

Wasse rmann  ne  rê t i en t  de  Ia  pe rsonna l i t é  de  Max im i l i an  Ha rden  que  l es

a s p e c t s  l e s  p l u s  c r i t i q u a b l e s ,  i l  v o i t  e n  l u i  u n  m a î t r e ' c h a n t e u r  a n i m é  d ' u n e

r ; o l o n t é  d e  p u i s s a n c e  m a l é f i q u e ,  t o u j o u r s  e n  t r a i n  d ' o u r d i r  q u è 1 q u e  m a c h i n a t i o n

e t  de  comp lé te r  sa  co l l ec t i on  de  rense ignemen ts  ex to rqués  e t  de  l e t t r es  compro -

me t tan tes .  Man i fes temen t ,  ce  t t t r i bun t t  n t i nsp i re  à  l t au teu r  aucune  sympa th ie  e t

ce  po r t ra i t  en  cha rge  rappe l l e .  l es  a t t aques  de  K .  K raus  dans  D ie  Facke l  con t re

le  d i rec teu r  de  D ie  Zukun f t .  I c i  enco re ,  l e  t r ava i l  du  romanc ie r  s ' appa ren te

à  ce lu i  du  j ou rna l i s te  e t  son  tex te  ne  rep résen te  qu rune  pho tog raph ie  de  l a

rêa l i t é  à  t r ave rs  1e  ve r re  dé fo rman t  de  l a  ca r i ca tu re (2 ) .

( l )  K e r k h o v e n ,  p .  9 1 .

(2 )  l Jassermann a  senÈi  les  dangers  courus  par  1e  romanc ier  qu i  p rend pour  mo-
dè1e des  personnages contempora ins .  11  s ren  es t  exp l iqué en  répondant  à
une enquête  de  la  L i te rar ische l ^Je l t  :  Dar f  der  D ich ter  in  se inem Werk  Pr i -
va tpersonen porÈrâ t ie ren  ?  D ie  L i te rar ische t^ le lÈ  3  Nr .  38  1927 p .  7 .
I^ lassermann écr i t  z
"Man muB unterscheiden dwischen dem Dichter und dem Pamphlet isten. Zu al1en
Ze i ten  haben s ich  d ie  g roBen Schr i f t s te l le r  und D ich ter  l ' l ode l leaus  dem Le-
b e n  g e h o 1 t . . . .  K e i n  S c h r i f t s t e l l e r  h a t  d a s  R e c h t ,  p r i v a È e  G e h e i m n i s s e  o d e r
ihm anver t rau te  persôn l i che  Verhâ l tn isse  der  Of fen t l i chke i t  p re iszugeben. . ,
e r  w i rd  a l les  Pr iva te  und Zufâ l1 ig -Persôn l iche  umgesta l ten . . .  Aber  i ch  môch-
te  noch be tonen :  Tagesschr i f t s te l le r  und Modeschr i f t s te l le r ,  d ie  durch  den
Abk la tsch  w i rk l i cher  Vorgânge und innerha lb  e iner  gewissen Gese l lschaf ts -
k lasse  a l lgemein  bekannter  Kombinat ionen ih ren  Er fo lg  bes t re i ten  und ih re
Sensat ionen er r ingen,  verd ienen d ie  ô f fen t l i che  MiBachtung" .
O n  d o i t  r e c o n n a î t r e  a v e c  l t a u t e u r  q u e  T o l s t o Î ,  D o s t o Î e v s k i  e t  B a l z a c  q u t i l
i nvogue,  on t  su  prê ter  une s ign i f i ca t ion  e t  une ex is tence6Eerne l le  aux
personnages rée ls  dont  i l s  se  sont  insp i rés  ;  i l  n 'es {pas  sûr  par  conËre
qu ' i l  a i t  lu i -même tou jours  réuss i  à  dépou i l le r  ses  môdè les  de  tou tes  les
ttcont ingences personnel les".  I l  est des cas où l^Iassermann nous apparaît
comme un "Tagesschr i f t s te l le r  und Modeschr i f t s te l le r r t .  Encore  ic i ,  nous
ent revoyons ur ie  ra ison  du  succès  e t  de  l toub l i  de  son oeuvre .
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U n  h a b i l e  " f a b r i c a n t  d ' h i s t o i r e s  ( l )  :  D i e t r i c h  o b e r l i n

Le  roman D ie t r i ch  Ober l in deuxièrne volume du lJeniekTgis,

é 1 a b o r ê e  d e  1 a  I t r e s t r u c t u r a t i o n t t ,  d enous rense igne sur  la  techn ique p lus

1 ' a s s e m b l a g e  d e s  f a i t s .

P a r  u n e  l e t t r e  d e  C . J .  B u r c k h a r d t  à  H o f m a n n s t h a l  ( 2 ) , l e s  c i r c o n s -

tances  de  l a  compos i t i on  de  ce  roman  nous  son t  connues  (3 )  I  Wasse rmann  a  u t i -

l i s é  l e  r é c i t  d e  C . J .  B u r c k h a r d t  d o n t  i l  a  é t é  q u e s t i o n  p l u s  h a u t .  a i n s i  q u t . u n e

b i o g r a p h i e  i n é d i t e  d u  p è r e  d u  d i p l o m a t e  s u i s s e  ( 4 ) .  L e  r é c i t  a  f o u r n i  1 a  t r a m e

d e  l a  t r o i s i è m e  p a r t i e  d u  r o m a n  ( d r i t t e  S t u f e ) ,  l a  b i o g r a p h i e  a  p e r m i s  à  I ^ J a s s e r -

mann d 'évoquer dans Ia première par t ie  de son l ivre (gËlg_$gIg)  Ie cadre

fam i l i a l  e t  soc ia l  dans  l eque l  se  dé rou1e  1 'en fance  de  son  pe rsonnage .

c .  J .  Bu rckha rd t  pa r l e  de  l a  f i gu re  romanesque  gu i  "g rand iÈ  dans  ma

v i l l e  e t  dans  ma  ma ison "  e t ,  en  e f f eÈ ,  on  reconna î t  sans  pe ine  de r r i è re  l a  f a -

m i l l e  de  D ie t r i ch  Ober l i n  ce l l e  de  Bu rckha rd t .  Comnse  son  modè1e ,  Ober l i n  es t

né  à  Bâ1e  dans  une  v ie i l l e  f am i l l e  pa t r i c i enne ,  son  g rand -pè re  é ta i t  bou rgmes -

t re  e t  son  pè re ,  j u r i s te ,  membre  du  gouve rnemen t  ;  i l , a  reçu  une  éduca t i on  ra f -

f i n é e  d a n s  l a  t r a d i t i o n  a r i s È o c r a t i q u e  e t  s e  d e s t i n e  a u  s e r v i c e  d e  l r E t a t  ( 5 ) .

( l )  l l a s s e r m a n  s ' e s t  d é s i g n é  a i n s i  d a n s  s e s  S e l b s t b e t r a c h t u n g e n ,  p .  2 7 .

(2 )  Ce t te  l e t t r e  es t  de  1926 ,  nous  l a  c i t ons  d rap rès  :  H .  vonHo fmanns tha l

C . J .  B u r c k h a r d t ,  B r i e f w e c h s e l ,  1 9 5 6 ,  p .  2 O 2 - 2 O 8 .

( 3 )  C f .  a u s s i  M .  K a r l w e i s ,  o p .  c i t . r  P .  3 3 9  s q . e t  s u p r a r P . 5 3 5 .

(4 )  Se lon  Burckhard t ,  ce t te  b iograph ie  de  son père ,  qu ' i l  ava i t  lu i -même écr iÈe.
aura i t  é té  p rê tée  à  Wassermann par  Hofmannstha l .

(5 )  Ober l in ,  p .  l l -13 :  On reconnaî t  év idemment  C.J .  Burckhard t  lu i -même dont  le
pare  tu t ,  un  temps durant ,  che f  du  dépar tement  de  la , jus t i ce .  La  phrase de
Wassermann :  "Spâter  so l l te  (Ober l in )  in  den Staa tsd iens t  t re ten" ,  évoque
la  car r iè re  d ip lomat ique de  C.J .  Burckhard t  auprès  de  la  Cro ix -Rouge e t  de
l a  S o c i é t é  d e s  N a t i o n s
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Dans  l a  t r o i s i ème  pa r t i e  du  roman ,  1es  emprun ts  de  Wasse rmann  son t

enco re  p lus  év iden ts .  On  re t rouve  tous  l es  é lémen ts  du  fa i t  d i ve rs  rappo r té

pa r  C .J .  Bu rckha rd t  dans  sa  l e t t r e  à  Ho fmanns tha l .  Comme le  j eune  l ycéen  Bu r -

ckha rÈ ,  D ie t r i ch  Ober l i n  rencon t re  au ,bo rd  du  l ac  une  j eune  f i l 1e  d rune  beau té

t r o u b l a n t e  d o n t  1 e  r e g a r d  c r o i s e  f u r t i v e r n e n t  l e  s i e n .  L ' i n t e n s i t é  d u  r e g a r d  e s t

t e 1 l e  q u ' e 1 l e  d é t e r m i n e  c h è z  l f u n  e t  l r a u t r e  d e s  d e u x  g a r ç o n s  u n  é b r a n l e m e n t

p s y c h o l o g i q u e .  D a n s  1 e  t e x t e  d e  B u r c k h a r d t ,  I e  j e u n e  1 y c é e n  e s t  p r i s  " d a n s  u n

c e r c l e  m a g i q u e t t ,  i I  r e s t e  t ' j u s q u t a u  m o m e n t  d e  s t e n d o r m i r t t d â n s  u n  " é t a t  d t i n -

qu ié tude t ' .  On  re t rouve  chez  Wasse rmann ,  sous  un  éc la i rage  p lus  v i o l en t ,  ce  mo-

t i f  de  l a  rencon t re  f a ta le  e t  l a  même a tmosphè re  é t range .  La  su i t e  des  deux  rê -

c i t s  con f i rme  l t imp ress ion  de  s im i l i t ude  ;  1e  so i r  venu ,  on  en tend  un  coup  de

feu ,  t r a  be l l e  j eune  f i l l e  es t  t r ouvée  mor te  ;  sa  soeu r ,  p résen te  au  momen t  du

d r a m e ,  a f f i r m e  q u t i l  s t a g i t  d t u n  s u i c i d e .  P u i s  i n t e r v i e n t  l r e x p l i c a t i o n  f i n a l e ,

t o t a l e m e n t  i n a t t e n d u e  :  i l  s t a v è r e  q u e  l a  s o e u r  a  m e n t i ,  g u t e l l e  e s t  1 a  m e u r -

t r i è re  de  l a  j eune  f i l t e ,  comme e l l e  l e  reconna î t  en  se  su i c i dan t .  Pa r fo i s . -

1a ressemblance entre les deux textes touche non seulement  au contenu,  r fa is

a u s s i  à  1 a  f o r m e  ( l ) - e t  i I  f a u t  c r o i r e  q u e  l e s  n o t e s  p r i s e s  p a r  W a s s e r m a n n

é ta ien t  d ' une  g rande  p réc i s i on .

Cependan t  on  cons ta te  que  1 'au teu r  a  éga lemen t  mod i f i é  e t  amp l i f i é

l es  rno t i f s  i n i t i aux rqu r i l  1es  a  p lacés  dans  un  au t re  con tex te  e t  r a t t achés  à

d rau t res  données .  A ins i ,  dans  l a  p rem iè re  pa r t i e  du  l i v re ,  i 1  a  comb iné  l es

éléments empruntés à la  b iographie du père de C. .1.  Burckhardt  avec une autre

d o n n é e  d e  l t a c t u a l i t é ,  l r a f f a i r e  l ^ l y n e k e n  ( 2 ) ,  t o t a l e m e n t  é t r a n g è r e  à  l t a d o l e s -

c e n c e  d e  B u r c k h a r d t .  I 1  s r a g i s s a i t  e n  e f f e t  d t u n  s c a n d a l e  q u i  a v a i t  é c l a t é  v e r s

l92O dans  une  éco le  a l l emande  où  un  ma î t re  d ' esp r i t  modern i s te  ava i t  t en té

d ' impose r  de  nouveaux  p r i nc ipes  d ' éduca t i on .  D ie t r i ch  Ober l i n  es t  né  à  Bâ le

comme son  modè1e ,  ma is  i l  es t  ensu i t e  envoyé  dans  un  pens ionna t  en  Fo râ t -No i re

où  I ' au teu r  t r anspose  l t a f f a i r e  l , t r yneken ,  i 1  f a i t  donc  des  expé r i ences  d i f f é ren -

t e s  d e  c e l l e s  d e  s o n  m o d è l e .

( l )  On peut  par  exemple  met t re  en  para l lè le  la  page 206 de  C.J .  Burckhard t  e t
les  pages 134-135 de  Wassermann.

(2 )  GusÈav l , t ryneken (1875-1964)  e t  Pau l  Geheb (1870-1961)  é ta ien t  des  pédagogues

réformateurs qui avaient fondé en l906 1t Ft" i"  !" t tglg=*=.t  e l l ickersdorf
e t ,  en  1909,  la  Odenwaldsêhu le  où  é ta ien t
administrat ion aeJ-afèvel.  f ,eurs idées inf luencèrent 1e mouveuent des
I^landervôgel
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De même Ia  t r o i s i ème  pa r t i e  du  roman  p résen te  que lques  d i f f é rences

no tab les  pa r  rappo r t  au  t ex te  de  Bu rckha rd t ,  non  seu lenenÈ  pa r  son  amp leu r '

m a i s  a u s s i  p a r  1 e  c a r a c t è r e  e t  l e s  r e l a t i o n s  d e s  p e r s o n n a g e s .  D a n s  l e  t e x t e

i n i t i a l  ,  1 ' a d o l e s c e n t  n r e s t  f t ê i é  à  1 ' a c t i o n  q u ' a u  d é b u t  :  i l  r e n c o n t r e  l a

j e u n e  f i l l e ,  m a i s  e n s u i t e  i l  e s t  é t r a n g e r  à  c e  q u i  s e  P a s s e  e t  l e s  f a i t s ,

meur t re  e t  su i c i de ,  l u i  son t  s imp lemen t  rappo r tés .  Chez  Wasse rmann  au  con t ra i re ,

O b e r l i n  e s t  p r é s e n t  d r u n  b o u t  à  l r a u t r e  d e  l ' a c t i o n  :  i l  r e n c o n t r e  l a  j e u n e

f i l l e ,  en tend  1e  coup  de  feu ,  se  rend  su r  l es  l i eux  du  d rame  e t  f a i t  1a  conna i s -

sance  de  l a  su rv i van te  ;  m i -dé tec t i ve ,  m i - con f i den t ,  i I  amène  ce t te  de rn iè re

à  avoue r  son  c r ime .  De  p lus  I ^ Iasse rmann  mo t i ve  l onguemen t  l e tmeur t re .  C r  es t

d ' a i l l e u r s  i c i  q u t a p p a r a î t  l a  d i f f é r e n c e  l a  p l u s  s i g n i f i c a t i v e  e n t r e  1 e s  d e u x

tex tes .  C jnez  C .J .Bu rckha rd t  nous  t rouvons  une  rap ide  esqu i sse  des  mo t i va t i ons

psycho log iques  résumées  en  que lques  l i gnes  que  L lasse ru lann  dEve loPPe  e t  é ta le

s u r  p l u s  d e  B O  p a g e s  ( l ) ,  r e c o n s t r u i s a n t  l t h i s È o i r e  d e s  d e u x  s o e u r s ,  d é c r i v a n t

l eu r  ca rac tè re ,  l eu r  m i l i eu  f am i l i a l  e t  su r tou t  l eu rs  re la t i ons  d i sha rmon ieuses

avec  1e  pè re .  A  ce t te  occas ion ,  se  réyè le  un  sens  a igu  de  l r ana l yse  psycho log i -

q u e , m a i s  a u s s i ,  u n e  f o i s  d e  p l u s ,  u n  g o û t  m a r q u é  p o u r  l e s  f i o r i t u r e s  r o m a n e s -

ques  ;  man i fes temen t ,  Wasse rmann  g re f f e  su r  l e  f a i t  d i ve rs  i n i t i a l  d fau t res

fa i t s  d i ve rs ,  i l  a j ou te  aux  pe rsonnages  de  nouveaux  pe rsonnages .  A ins i  l e

pè re  des  deux  j eunes  f i l l es  qu i  n ' es t  dés igné  ehez  C .J .  Bu rckha rd t  que  comme

un t tp ro fesseu r  de  P rague t ' ,  dev ien t  chez  l u i  1e  p ro fesseu r  Landg ra f ,  pe rsonnage

mons t rueux ,  don t  l r ex i s tence  fam i l i a l e ,  pe rsonne l l e  e t  p ro fess ionne l l e  es t

i nc royab lemen t  ag i t ée  ;  pou r  évoque r  ce t t e  ex i s tence ,  Wasse rmann  semb le  s tê t re

i n s p i r é  d ' u n e  a u t r e  p a g e  d e  s o n  " c a l e p i n " ( 2 ) .

Si  nous  ten tons  de  por te r  i c i  une appréc ia t ion  sur  le  t rava i l  du

romanc ier ,  i l  nous  appara î t  que les  te rmes de  t ' c réa t ion  or ig ina le t t  e t  de  t t res-

t i tu t ion  pure  e t  s imp le  du  rée I ! '  sonÈ éga lement  inappropr iés  .  C .J .  Burckhard t

( l )  1 1  e s t  q u e s t i o n . c h e z  C . J . B u r c k h a r d t  d e  I a  l e t t r e  q u e  l a  m e u r t r i è r e  l a i s s e

au moment  de  son su ic ide  :  " In  e inem h in te r lassenen Br ie f  bekenne s ie ,  s ie

se i  d ie  Môrder in  ih rer  Schwester ,  d iese  habe ih r ,  se i t  s ie  denken kônne,

in Licht gestanden, sie habe ihre Lebensluft  getrunken, habe jeden Menschen,

der  in  ih ien  Kre is  t ra t ,  unwiders teh l i ch  an  s ich  ger issen,  habe s ie  lebend

z u  e i n e r  T o t e n  g e m a c h t " ,  o P .  c i È . ,  P .  2 0 6 -

(2) Le roman Dietr ich Oberl in a êtê' .  récerrnent réédité en français:Nouvel les
Ed l t ions  @ao.
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a  p a r l é  à  p r o p o s  d r O b e r l i n  d t u n  " t r a v a i l  d e  t a i l l e u r "  ( l ) ,  s u g g é r a n t  a i n s i

l r i dée  que  [ ' l asse rmann  s tempare  de  1a  réa l i t é  conme le  t a i l l eu r  d ' une  é to f f e ,

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

d e r  a u x  f i n i t i o n s .

Ce t te  image  nous  semb le  assez  j us te  :  1e  romanc ie r  f a i t  f  i nven ta i -

r e  d e s  f a i t s  b r u t s ,  i 1  r e c o n s t r u i t  à  p a r t i r  d r e u x ,  e n  a m p l i f i a n t ,  e n  e x p l i q u a n t ,

ma is  auss i  en  a jou tan t  de  nouveaux  é Iémen ts .  I 1  en t re  dans  ce  t rava i l  une  bonne

p a r t  d e  " f a b r i c a t i o n " ,  d e  " m é l a n g e  e È  d e  c o m b i n a i s o n "  ( 2 ) ,  m a i s  1 e  r ô l e  d e

l t i m a g i n a t i o n  n r e s t  p a s  i n e x i s t a n t .

L t imag ina t i on  appa ra î t  comme 1a  facu l t é  de  pe rcevo i r  i n rnéd ia temen t

dans  l a  réa l i t é  l es  mo t i f s  à  pa r t i r  desque l s  pou r ra  se  déve loppe r  une  i n t r i gue ,

de  s ' empare r  du  rée l  pou r  l e  t r adu i re  en  ac t i on  cohé ren te ,  de  b rasse r  une  éno r -

me  quanË i té  de  données ,  de  rapp roche r  e t  de  re l i e r  en t re  eux  des  é lémen ts  épa rs ,

é t range rs  l es  uns  aux  au t res .  L ' r * ra .L .  suggè re  l es  exp l i ca t i ons  nécessa i res ,

l es  a r r i è re -p1ans  soc iaux  e t  f am i l i aux  ;  i ngén ieux  e t  f écond ,  i l  i nven te  un

f i ssu  comp lexe  de  re la t i ons  huma ines  (3 ) .

( l )  T b i d . ,  p .

( 2 )  T b i d . ,  p .

2 0 7 .

203.

( 3 )  M a x  K r e l l  q u i  a  a s s i s t é  à  l a  g e n è s e  d e  L r A f f a i r e  M a u r i z i u s ,  4  é t é  f r a p p é
p a r  c e  t r a i È  d e  c a r a c t è r e  d e  l r a u t e u r .  I 1  r a p p o r t e - l r a n e c d o t e  s u i v a n t e : ( L I a s -
sermann) war.  ein Mann, der eine Erfahrung, eine Nachricht ungemein rasch
umsetz te .  Wâhrend er  den Chr is t ian  l , Iahnschaf fe  schr ieb ,  nahm s ich  in  l l i en
e i n s c h ô n e s j u n g e s l t â d c h e f f i e n k r e i s d a s L e b e n . V i e r u n d -
zwanz ig  S tunden spâter  las  e r  e in  langes  Kap i te l  vor ,  in  dem er  das  Gescheh-
nis mit  a1len Einzelheiten von Ambiente und Charakter und mit  einer durch-
leuchtenden Mot iv ie rung des  Se lbs tmordes  erôr te rEe,  e iner  Mot iv ie rung,  d ie
ihm noch nicht bekannt sein konnte, die sich aber im Nachhinein a1s exakt
e r w e i s e n  s o l l t e " ,  o p .  c i t . r  p .  1 5 2 .
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Dans  un  passage  des  Se lbs tbe t rach tungen  ( l ) ,  I , l asse rmann  a  essayé

d r é c l a i r e r  1 e  r ô l e  c o m p l e x e  d e  1 ' e x p é r i e n c e  d u  r é e l  d a n s  l e  p r o c e s s u s  d e  c r é a -

t i on  romanesque .

11  a f f i rme  que  son  i r nag ina t i on  excess i ve  l e  pousse  à  l a  d i spe rs ion

e t  à  l r a r b i t r a i r e .  1 1  e x p l i q u e  q u e  s i  l a  m i s e  s u r  p i e d  d f u n e  i n t r i g u e  a  t o u j o u r s

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

p r é s e n t a i t  d e s  d i f f i c u l t é s  p a r t i c u l i è r e s ,  m a i s  a u  c o n t r a i r e  p a r c e  q u t e l l e  é t a i t

t r o p  f a c i l e .  T r è s  t ô t ,  i l  a  c o m p r i s  q u ' i I  d e v a i t  s e  m e t t r e  à  1 ' é c o 1 e  d e  l a

réa l i t é  pou r  b r i de r  son  imag ina t i on  en  1u i  imposan t  1a  con t : : a . i n te  des  fà i t s .

C e  r e c o u r s  à  I a  r é a 1 i t é  é t a i t  d o n c  i n d i s p e n s a b l e  p o u r  d e s  r a i s o n s  p e r s o n n e l l e s ,

i l  1 ' é È a i t  a u s s i  p o u r  d e s  r a i s o n s  d r o r d r e  g é n é r a l .  T o u t  r o m a n c i e r ,  a f f i r m e

I ^ lasse rmann ,  se  nou r r i t  du  rée l  qu i  l u i  f ou rn i t  l e  ma té r i au  e t  l e  po in t  d ' appu i

n é c e s s a i r e s ,  m ê m e  s i  l e s  d o n n é e s  d e  l r e x p é r i e n c e  d o i v e n t  a u s s i  ê t r e  d é p a s s é e s

e t  soumises  à  des  "mé tamorphoses  i n f i n i es "

La  ques t i on  es t  donc  de  savo i r  s i  l a  réa1 i t é  a  b ien  j oué  ce  rô1e  de

con t repo ids  à  une  imag ina t i on  vagabonde  e t  s i  e l 1e  a  sub i  ces  "mé tamorphoses "

au  te rme  desque l l es  l e  modè le  es t  à  pe ine  reconna i ssab le  dans  l t oeuv re  achevée .

En  ce  doma ine  conme a i l l eu rs ,  l a  p roduc t i on  de  l t au teu r  es t  i néga le  e t  l a  ré -

ponse forcément  ambiguâ.

Dans  l es  romans  que  nous  venons  d té tud ie r  -Ober1 in  e t  Ke rkhoven -  1a

réa l i té  se  re t , rouve presque à  1ré ta t  b ru t ;  lo in  d tavo i r  tempéré  l t imag ina t . ion ,

e l le  semble  au  ôont ra i re  avo i r  encouragé ses  excès .  Pour  reprendre  l rexpress ion

du c r i t ique  B loecker ,  le  ges te  de  soumiss ion  à  la  cont ra in te  des  fa i ts  appara î t

i c i  comme un "a l ib i "  q , t i  permet  à  1 'au teur  d ta l imenter  son imag ina t ion  au  " ré -

servo i r  inépu isab le"  (2 )  de  la  v ie  e t  de  l tac tua l i té .  I1  es t  v ra i  que l ^ lassermann

res te  souvent  p r isonn ier  de  l ranecdote  e t  du  fa i t  d ivers ,  que beaucoup de  ses

l i v res  o f f ren t  des .  perspec t ives  journa l i s t iques  e t  la issent  t ransPara î t re  la

réa l i té  sous  un  langage à  pe ine  ch i f f ré .  Cet  aspec t  de  sa  produc t ion  n ta  sans

d o u t e  p a s  l a i s s é  i n s e n s i b l e s  l e s  l e c t e u r s  a v i d e s  d r a c t u a l i t é ;  o n  s e r a  t e n t é

d 'y  vo i r  au jourd thu i  une fa ib lesse  qu i  condamnai t  beaucoup de  romans à  une

ex is tence éphémère .

( l )  p .  3 7 - 3 8

(2) Bloecksa, Jakob l^Jassermann, Joseph Kerkhovens dr i t te Existenz, in
L e s e b u c h  1 9 6 2 ,  p .  3 5 - 3 9 .

Kr i t i sches
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M a i s .  p a r  a i l l e u r s .  c e t t e  a p p r é c i a t i o n  n é g a t i v e  n t a  p a s  n o n  p l u s  d e

va leu r  géné ra le .  E l l e  ne  rend  pas  compte  du  t rava i l  d tune  imag ina t i on  qu i  es t

éga lemen t  capab le  de  fa i re  oeuv re  c réa t r i ce .  I 1  y  ava i t  en  l , l asse rmann  p lus  qu 'un

hab i l e  f eu i l l e ton i s te  du  quo t i d i en  e t  p l us  qu ' , un  romanc ie r  asse rv i  à  l a  mode

changean te  des  j ou rs .

L t A f  f  a i r e  M a u r i z i u s  f  o u r r r i t  1 r , : x e m p l e  d r  u n  t r a i t e m e n t  é 1 a b o r é  d u

r é e 1 .  I c i  e n c o r e ,  u n  f a i t  d i v e r s  c o n s t i t u e  l e  p o i n t  d e  d é p a r t  d e  l a  c r é a t i o n ,

m a i s  l r a c t u a l i t é  n t a  é t é  q u e  l a  " c e l l u 1 e  o r i g i n e l l e "  s o u m i s e _ e n s u i t e  à  d e s

"mé tamorphoses  i n f i n i es "  ( l ) .  Nous  re t rouvons  i c i ,  comme dans  Les  Ju i f s  de

Zi rndor f ,  un  ar t i s te  v is ionna i re  capab le  de  t rans f igurer  le  rée l  e t  de  conférer

a u x  é v é n e m e n t s  é p h é m è r e s  l a  p é r e n n i t é  d é  l r o e u v r e  d r a r t .  P a r  a i 1 l e u r s ,  " l t a f -

f a i r e  Hau"  qu i  a  m is  en  marche  1e  p rocessus  de  c réa t i on  romanesque  a  imposé  à

l r a u t e u r  u n  c h a m p  d ' i n v e s t i g a t i o n  l i r n i t é ,  e l l e  1 f a  c o n t r a i n t  à  s e  f i x e r  s u r

1 ' é t u d e  d ' u n  c a s  d é t e r m i n é ,  f a i s a n t  a i n s i  é q u i l i b r e  à  u n e  i m a g i n a t i o n  e x c e s s i v e .

C fes t  pou rquo i  L rA f fa i re  Maur i z i us  es t ; l e  me i l l eu r  roman  que  Wasse rmann  a i t .

é c r i t .

( l )  S e l b s t b e Ë r a c h t u n g e n ,  p .  3 8 .
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DU FAIT DIVERS A LIOEWRE DIART :  TIAFFATRE MAURTZIUS

Wasse rmann  l u i - nême ne  n ie  pas  avo i r  é té  i n f l uencé  pa r  I ' ac tua l i t é .

I 1  s ' en  es t  l onguemen t  exp l i qué  dans  son  a rE i c l e  Que lques  Remarques  su r  I 'A f f a i -

r e  M a u r i z i u s  ( l ) .  C e u x  q u i  n e  s e  l i v r e r o n t  q u ' à  u n e  l e c t u r e  s u p e r f i c i e l l e  d u

roman ,  éc r i t - i l ,  ne  manqueron t  pas  de  sou l i gne r  l a  pa ren té  avec  Ie  f a i t  d i ve rs '

C e t t e  p a r e n t é ,  p o u r s u i t  W a s s e r m a n n ,  e x i s t e ,  m a i s  e l I e  n e  c o n c e r n e  q u e  l e  d é r o u -

l e m e n E  e x t é r i e u r  d e  1 ' a c t i o n ;  l a  n a t u r e  e t  l e s  r a i s o n s  d u  c r i m e  s o n t  d i f f é r e n -

t e s r  l a  s p h è r e  d e  v i e  d e s  p e r s o n n a g e s  e s t  d i f f é r e n t e ,  e t  p l u s  e n c o r e  l e u r  c a r a c -

tè re .  La  seu le  pa ren té  v ra imen t . . v i s i b l e  t i en t  Peu t -ô t re  à  1 ' épOque  qu i ,  dans  l es

deux  cas ,  es t  | e  p rem ie r  t i e r s  du  2Oèrne  s ièc1e .  E t  1 ' au teu r  sou l i gne  que  s i

I ' a f f a i r e  Hau  a  j oué  un  rô le  ém inen t ,  i l  t r a i t e  dans  son  l i v re  de  ques t i ons

, , i n f i n imen t  supé r i eu res r r  qu i  l r onE  han té  "pendan t  ses  deux  années  de  E rava i l

au  po in t  de  l t amener  à  se  pe rd re  l u i -mêné"  (2 ) '

Nous avons déjà vu comment la  rédact ion du roman et  l ractual i té  ont

é té  é t ro i t emen t  mê1ées ,  ma is  nous  avons  compr i s  auss i ' que  1 'oeuv re  s res t  f i na -

l emen t  déve loppée  su r  des  bases  beaucoup  p lus  l a rges  e t  dans  des  pe rspec t i ves

beaucoup  p lus  vas tes  que  ce l l e  d ' un  s imp le  f a i t  d i ve rs .  La  m ise  en  pa ra l l è Ie  du

résu l t a t  f i na l  e t  des  deux  réc i t s  au tob iog raph iques  de  Ka r I  Hau  (3 ) ,  qu i  on t  é té

pou r  ! ùasse rmann  l a  sou rce  d ' i n fo rma t i on  essen t i e l l e '  Pe rme t  d ' app réc ie r  avec

exac t i t ude  I t a rnp leu r  du  t r ' ava i l  e t  des  appo r t s  pe rsonne l s r  ce tÈe  "mé tamorphose"

que  f  imag ina t i on 'a  f a i t  sub i r  au  modè le '

( I )  L e b e n d i e n  t ,  P .  3 3 6  s q

(2)  Pendant  la  rédac t ion  du  roman,  I ^ lassermann écr i t  à  ]a  l ib ra i r ie  U l ls te in  :
, , (me in  Roman)  i s t ( . . )so  v ie l " . t t i " t t t ig  und so  t ie f  in  d ie  ganze moderne Wel t

grei fend, daB er ùr iât f ich kaum zu skizzieren wârerr,  inédit ,  Nuremberg'

(3 )  Cf .  suprarp .  232.  Le  premier  l i v re ,  Lebens lâng l i ch
lg25: iéié préfacé par l" lor i tz l ' t i i I ler.

.  Er leb tes  und '  Er I i t t .enes ,
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LIAUTEUR ET SES SOURCES

Les réc i t .s  de l {ar l  Hau et  I ' in t roduct ion que leur  a donnée [ f iox i tz

I ' I û l l e r ,  p e r m e t t e n t  d e  r e c o n s t i t u t e r  a v e c  p r é c i s i o n  I ' h i s t o i r e  d e  I ' a n c ô t r e  r é e l

Ce Leonhart  I ' laur iz ius .

I € r l  Hau  a  pub l i é  ses  l i v res  en  1925 ,  qu inze  a rLs  ap rès  sa  condamna-

t i o n  à  K a r l s r u h e ,  u n  a n  a p r è s  1 a  g r â c e  q u i  l r a  t i r é  d e  s a  c e l l u l e  o ù  i l  a  p u r g é

une  pe ine  de  d i x - sep t  années  d 'empr i sonnemen t ,  y  compr i s  l es  années  de  dé ten -

t i on  p réven t i ve .  11  a  passé  ces  années  de  dé ten t i on  à  t r ava i l l e r ,  à  ré f l éch i r

e t  à  é c r i r e  1 ' h i s t o i r e  d e  s a  v i e :  f i l s  d ' u n  d i r e c t e u r  d e  b a n q u e ,  i I  I  f a i t ,

j e u n e  e n c o r e ,  l a  c o n n a i s s a n c e  d r O l g a  M o l i t o r .  P e u  a p r è s  u n e  p a s s i o n  n a î t  e n t r e

l u i  e t  l a  s o e u r  d t O l g a ,  L i n a  M o 1 i t o r ,  g u i  e s t  d e  c i n q  a n s  s o n  a î n é e  e t  q u ' i I

épouse ,  ma lg ré  l t oppos i t i on  de  sa  be l l e - f a rn i l l e .  Ap rès  son  mar iage ,  i l  én ig re

aux  E ta t s -Un i s  où  i l  f a i t  une  ca r r i è re  b r i l l anËe  danb  l es  mh ieux  des  a f f a i r es

e t  de  l a  d ip loma t i e .  Sa  v ie  f am i l i a l e  e t  con juga le  es t  sans  p rob lème  du ran t  l es

p rem iè res  années ,  marquée  ga r  l a  na i ssance  d run  en fan t .  Pu i s  l es  deux  époux

dev iennen t  peu  à  peu  éErange rs  1 ' un  à  I ' au t re .  Au  cou rs  d run  voyage  en  Eu rope ,

Ka r l  Hau  e t  sa  f enu re  revo ien t  O Iga  Mo l i t o r .  C res t  une  rencon t re  f a ta le  qu i  en -

gage  i r r éméd iab lemen t  l eu r  des t i née .  E l l e  déc lenche  une -  sé r i e  de  pé r i pé t i es

que  nous  ne  rappo r tons  pas  dans  l e  dé ta i l  ma is  qu i  condu i sen t  d ' abo rd  au  meur -

t r e  d e  l a  m è r e  d t O l g a  M o l i t o r ,  à  I ' a r r e s t a t i o n  d e K a r l  H a u ,  i m m é d i a t e m e n t  c o n s i -

dé ré  comme l ' au teu r  du  c r ime ,  pu i s  au  su i c i de  de  sa  femme L ina  qu i ,  su rvenan t

en  p le ine  i ns t ruc t i on  du  p rocès ,  agg rave  de  man iè re  déc i s i ve  l es  cha rges  dé jà

re tenues  con t re  l u i .  Les  p reuves  s taccumu len t ;  aucune  n res t  t o ta lemen t  i r r é -

f u tab le  e t  conva incan te ,  ma is  i l  n ' en  es t  pas  non  p lus  une  seu le  don t  on  pu i sse

fa i re  en t i è remen t  abs t rac t i on .  Le  p révenu  es t  r na lhab i l e  à  exp l i que r  ses  mys té -

r ieux déplacements au moment du meurt re et  comne par  a i l leurs les mobi les

psycho log iques  ne  manquen t  pas  pou r  exp l i que r  l e  ges te  qu 'on  l u i  a t t r i bue ,  i l

se  vo iÈ  condamné  eÈ  i nca rcé ré .  Qu inze  a î s  p lus  t a rd ,  i l  béné f i c i e  d ' une  g râce

qu i  ne  l u i  ouv re  que  l es  po r tes  du  désespo i r  e t  du  su i c i de .  Ka r l  Hau  a  t ou jou rs

p ro tes té  de  son  i nnocence  e t  son  a f f a i r e  n ta  j ama is  é té  c l a r i f i ée  de  man iè re

sa t i s fa i san te ,  un  dou te  subs i s tan t  su r  son  i nnocence  ou  sa  cu lpab i l i t é .  I l

s t ag i t  1à  de  l r exemp le  pa r fa i t  d tune  cause  i nce r ta ine .
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I 1  es t  i ndub i t ab le  que  l ^ l asse rmann  s tes t  i nsp i ré  de  ce t te  h i s to i re .

En ce qui  concerne la t rame mâme du réc i t ,  i l  a  retenu la courbe générale de

la  des t i née  de  Hau ,  c tes t . - à -d i re  d ' un  homme long te rnps  dé tenu ,  sans  dou te  à

to r t  e t  en  t ou t  cas  sans  p reuves  su f f i san tes ,  pu i s  g rac ié  e t  non  pas  acqu i t t é

e t  e n f i n  r é d u i t  a u  s u i c i d e .  C e r t a i n s  t r a i t s  d u  p e r s o n n a g e  r é e l  o n t  é t é  a t t r i -

bués  à  Leonha r t  Maur i z i us  :  l a  b r i l l an te  ca r r i è re ,  une  ce r ta ine  i nsouc iance ,

un  goû t  du  r i sque  e t  du  j eu  avec  l eque l  con t ras te  l r app ro fond i ssemen t  de  l a

v ie  i n té r i eu re  qu i  se  p rodu i t  dans  l es  années  de  dé ten t i on .  On  re t rouve  1a  s i -

t ua t i on  d tun  homme p lacé  en t re  deux  femmes  r i va les  qu i  son t_  auss i  deux  soeu rs ,

l es  soeu rs  E l l i  e t  Anna  Jahn  eo r respondan t  év ideu rnen t  aux  soeu rs  L ina  e t  01ga

I " l o l i t o r .  Dans  l es  deux  cas ,  1 ta înée ,  de  ca rac tè re  p lus  ombrageux  e t  p l us  d i f -

f i c i l e ,  e s t  1 t é p o u s e  d r u n  h o m m e  q u i  e s t  p l u s  j e u n e  q u ' e l l e  e t  q q e  s e s  p e n c h a n t s

n a t u r e l s  p o r t e r a i e n È  p l u t ô t  v e r s  1 a  c a d e t t e  ( l ) .  A  l t a r r i è r e - p l a n  s e  d e s s i n e ,

aussi  b ien pour Leonhart  Maur iz ius que pour Kar l  Hau,  le  même problème que

p o s e  l r e x i s t e n c e  d e  l e u r  e n f a n t .

Ce r ta ins  au t res  mo t i f s  o { t  ê té  re tenus  pa r  l r au teu r .  A ins i  i l  seu -

ble b ien que dans la  f igure du gardien de pr ison Klakutsch i l  a i t  cornbiné d i -

ve rs  é lémen ts  emprun tés  à  p lus ieu rs  pe rsonnages  de  l a  réa1 i t é  e t  déc r i t s  Pa r

K .  Hau ,  sans  que  I t on  pu i sse  tou te fo i s  cons idé re r  l e  pe rsonnage  r i che  e t  com-

plexe de Klakutsch comme une s imple soûtrne de ces é léments.  On reconnaî t ra ce-

pendan t  assez  ne t temen t  en  l u i  t e l  j eune  ga rd ien  don t  i l  esE  ques t i on  chez

Kar l  Hau ,  a ins i  que  l e  médec in  de  1a  p r i son  de  B ruchsa l ,  l es  deux  aumôn ie rs

ca tho l i ques  qu i  son t  pe rsuadés  de  l f i nnocence  du  dé tenu  e t  p l us ieu rs  su rve i l -

l an t s  don t  i l  s t es t  a t t aché  l es  bonnes  g râces .  Quand  l e  geô l i e r  ang la i s ,  à  I a

ga rde  de  qu i Hau se trouve conf ié immédiatemenE après son arrestat ion à

Londres ,  a f f i rme que "pendant  ses  Èrente  années d tac t iv i té  i l  n 'a  jamais  ren-

cont ré  un  cas  où  des  présompt ions  auss i  ina t taquab les  susc i ta ienÈ te l lement

peu de  cer t i tude  quanL au  dé l i t "  (2 ) ,  nous  c royons  avo i r  de  bonnes ra isons  de

penser que trr lassernann a entrevu 1à les toutes premières ébauches des opinions

d e  K l a k u t s c h  s u r  I a  c u l p a b i l i t é  d e s  d é t e n u s  q u ' i l  c ô t o i e .

( l )  11  conv ien t  de  noÈer  que  ce  schéma con juga l  e t .  f an i l i a l  p réex i s te  à  L rA f -

f a i r e  Maur i z i us .  Dans  Das  Gânsemânnchen ,  Dan ie l  No tha f f t  es t  p l acé  en t re

les deux soeurs Lenoreffian.

( 2 )  K .  H a u ,  D a s  T o d e s u r t e i l ,  p .  3 8 .
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Wassermann  a  re tenu  éga lemen t  ce r ta ins  È ra i t s  qu i  l f on t  marqué  dans

l a  d e s c r i p t i o n  d e  I a  p r i s o n  d e  B r u c h s a l  e t  i l  l e s  a  a t t r i b u é s  à  l a  p r i s o n  d e

Kressa .  Le  l i v re  de  Hau  a  é té  un  documen t  p réc ieux  avec  son  évoca t i on  de  l a

v i e  q u o t i d i e n n e  d e s  d é t e n u s ,  t o u s  l e s  d é t a i l s  q u ' i l  c o n t i e n t  s u r  l a  v i e  e n  c e l -

l u l e  o u  e n  s a l l e  c o û i m u n e ,  s u r  1 e s  i m p r e s s i o n s  r e s s e n t i e s  p a r  l e s  a c c u s é s ,  l e s

c o n d a m n é s .  A  m a i n t s  é g a r d s ,  l e s  e x p é r i e n c e s  d u  p e r s o n n a g e  r é e l  p r é f i g u r e n t  c e l -

l es  du  pe rsonnage  romanesque .  Le  j uge  d r i ns t ruc t i on  auque l  Hau  a  é té  p résen té

t i e n t  d é j à  s o n  " c a s  p o u r  u n e  a f f a i r e  r é g I é e "  ( l ) ;  i l  e n  e s t  d e  m â m e  p o u r  s o n

avoca t  ;  au  momen t  du  p rocès  i l  es t  dé jà ,  conme Leonha r t ,  abandonné  de  tous  ;

d a n s  s a  c e l l u l e ,  i l  e s t  g u e t t é  p a r  " l e  d é c o u r a g e m e n t "  e t  p a r : u n  s e n t i m e n t  d t a -

b a n d o n  ( 2 ) .  U n e  f o i s  g r a c i é ,  i 1  n e  l u i  r e s t e  q u e  l e  p e s s i m i s m e  e È  l e  s c e p t i c i s m e

I1  ne  souha i t e  même pas  une  réhab i l i t a t i on ,  ca r  "e f f ace ra i t - e l l e  ce  qu i  s  resÈ

p a s s é  ?  A u c u n  d i e u  n e  p e u t  r é p a r . e r  f  i n j u s t i c e  s u b i e "  ( 3 ) .  C e  s o n t  1 à  a u t a n t  d e

thèmes  qu i  s ' épanou i ssen t  dans  L rA f fa i re  Maur i z i us .  Wasse rmann  l es  a  t r ouvés

ébauchés  chez  Hau ,  ma is  on  peu t .  éga lemen t  a f f i rmer  que  ce  son t  des  mo t i f s

l a rgemenË un i ve rse l s .

A i l l eu rs ,  t e1  aumôn ie r  de  l a  réa l i t é  a  man i fes temen t  se rv i  de  modè le

aux aumôniers qui  apparaissenÈ dans le roman.  A la  phrase de l lau :  "Lraumô-

n ie r  p ro tes tan t ,  un  ho rme  d run  ce r ta in  âge  qu i  é ta i t  depu i s  l ong temps  en  se r -

v i ce  dans  l es  p r i sons  e t  ne  nou r r i ssa i t  p l us  aucune  i l l us ion ,  l im i t a i t  son  ac -

t i v i t é  à  l r i n d i s p e n s a b l e "  ( 4 ) ,  c o r r e s p o n d e n t  c e s  l i g n e s  d é s a b u s é e s  d e  W a s s e r m a n n

" L a  f o r c e  q u i  j a d i s  l e u r  p r ê t a i t  d e s  a i l e s  s r e s t  u s é e  l a  p l u p a r E  d u  t e m p s  ;

i l s  on t  app r i s  à  reconna î t re  qu rà  ce t te  mon tagne  de  m isè re  i l s  ne  peuven t  a r -

rache r  que  des  g ra ins  de  sab le "  (5 ) .

Ces  rapp rochemen ts  e t  ces  m ises  en  pa ra l l è l e  con f i rmen t  que  l r au teu r

s res t  i nsp i ré  de  l r a f f a i r e  Hau ;  nous  voud r i ons  ma in tenan t  démon t re r  que ,  su r

ce t te  base ,  i l  a  éd i f i é  une  oeuv re  o r i g i na le .  L rh i s to i re  rée l l e  ne  rep résen te

( t )

( 2 )

(3 )

(4 )

53 .

30 .

ï b i d .  ,  p .

T b i d . ,  p

K . H a u ,  L e b e n s l â n g l i c h ,  p .  2 4 .

T b i d .  ,  p .  8 6 .

( 5 )  M a u r i z i u s ,  p .  2 5 8 .



- 5 5 0 -

i c i  que  l e  ma té r i au  b ru t  auque l  l r a r t i s te  c réa teu r  va  donne r  une  fo rme .

Le  roman  es t  d tune  amp leu r  i ncomparab lemen t  supé r i eu re  à  ce l l e  des

s o u r c e s .  A  l r a c t i o n  p r i m i t i v e  v i e n n e n Ë  s ' a j o u t e r  p l u s i e u r s  a u t r e s  a c t i o n s  q u i

p rennen t  au  mo ins  au ta r r t  d r impor tance  qu re l l e  e t  sonE  dominées  pa r  des  pe rson -

n a g e s  q u i  n r e x i s t a i e n t  p a s  d a n s  1 a  r é a l i t é  :  l e  p r o c u r e u r  A n d e r g a s t ,  s o n  f i l s

ELzeL  e t  I e  d iabo l i que  Ware rnne - l , l a r schaue r .  Déso rma is  1es  p rob lèmes  de  Ia  j us -

t i c e  n e  s o n t  p l u s  e n v i s a g é s  d u  s e u l  p o i n t  d e  v u e  d e  l r a c c u s é  ;  a u  f u r  e t  à  m e -

s u r e  q u ' a p p a r a i s s e n t  l e s  d i f f é r e n t s  p e r s o n n a g e s ,  i l s  s o n t  p l a c é s  s o u s  d e s  é c l a i -

r a g e s  n o u v e a u x  q u i  e n  f o n t  r e s s o r t i r  t o u s  l e s  a s p e c t s .  P a r  a i 1 1 e u r s ,  e n  m u l t i -

p l i an t  l e  nombre  des  f i gu res  romanesques ,  Wasse rmann  pa rv ien t  à  nous  res t i t ue r

I t image  de  tou te  une  soc ié té  e t  son  l i v re  a  1es  d imens ions  d rune  f resque  soc ia -

l e  qu i  f on t  t o ta lemen t  dé fau t  aux  documenÈs  qu ' i I  a  pu  consu l t e r .  On  ne  sau ra i t

r é d u i r e  L t A f f a i r e  M a u r i z i u s  a u  r é c i t  d t u n e  e r r e u r  j u d i c i a i r e .  S i  c e l l e - c i  e x i s -

t e  e t  c o n s t i t u e  1 e  s u p p o r t  d u  l i v r e ,  n o u s  l r o u b l i o n s  a u  p r o f i t  d u  r o m a n  s o c i a l ,

du  roman  psycho log ique ,  du  roman  des  re la t i ons  f am i l i a l es  que  nous  pe rcevons  
/

de r r i è re  e l l e  e t  don t  nous  avons  dégagé  l es  aspec ts  essen t i e l s .

La seconde d i f férence qui  saute aux yeux concerne la technique même

du  réc i c .  La  mé thode  de  Wasse rmann  n ra  r i en -à  vo i r  avec  ce l l e  qu 'u t i l i se

Hau  dans  ses  deux  l i v res  qu i  se  p résen ten t  sous  l a  f o rme  de  réc i t s  o rdonnés  se -

l on  I ' o rd re  ch rono log ique .  Le  roman  me t  au  conËra i re  en  oeuv re  des  p rocédés

d texpos i t i on  comp l i qués  e t  r a f f i nés  qu i  r évè len t  une  ma î t r i se  souve ra ine  de

l t a r ch i t ec tu re  romanesque .  On  es t  i c i  t r ès  l o i n  d tune  s imp le  re la t i on  des  fa i t s .

On  s ' ape rço i t  éga lemen t  que ,  en  deho rs  des  ressemb lances  supe r f i c i e l -

l es  don t  ce r ta ines  on t  é té  s i gna lées  p lus  hau t ,  Leonha r t  Maur i z i us  es t  un  ê t re

tou t  d i f f é ren t  de  son  modè le .  En  dép i t ,  de  sa  seu le  ex i s tence  romanesque ,  i l  a

p lus de consistance et  de vér i té  que l thomme réel  . {3r I  I Iau.  Ses re lat ions fami-

l i a l es  sonÈ  p lus  so igneusemen t  ana l ysées ,  l e  t i s su  des  mo t i va t i ons  qu i  l u i  son t

p rê tées  guand  on  l r accuse  du  c r ime  es t  p lus  p laus ib le  e t  p l us  imp lacab le .

Si  Wassermann a considérablement  t ransformé et  enr ich i  la  mat ière

don t  i l  d i sposa i t ,  i l  t t a  auss i  app ro fond ie  eÈ  on  t rouve  dans  son  roman  tou te

une  ré f l ex ion  qu i  n té ta i t  même pas  i nsc r i t e  en  f i l i g rane  dans  l e  f a i t  d i ve rs

in i t i a l .  CeE te  e r reu r  j ud i c i a i r e  es t  l r occas ion  pou r  l u i  de  répond re  aux  i n te r -

roga t i ons  essen t i e l l es  qu i  ponc tuenE  l r ensemb le  de  son  oeuv re .  En  deho rs  des

thèmes que nous avons déjà t ra i tés,  conrme ceux du dro i t  e t  des imperfect ions
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LE THEI"IE DE I/. RESPONSABILITE DANS LIAT'FAIRE I',IAURIZIUS

La  j us t i ce  huma ine  a  déc la ré  Leonha rE  Maur i z i us  coupab le  e t  e l l e

I t a  condamné  pa r  e r reu r .  l ' î a i s ,  auss i  pa radoxa l  que  ce la  pu i sse  pa ra î t r e r  son

e r r e u r  e s t  à  m o i t i é  e x c u s a b l e .  E n  e f f e t .  t o u t  d é s i g n e - L e o n h a r t  c o r m e  l e  m e u r -

t r i e r  d t E l l i  J a h n .  M a i s  c e  q u e  l a  j u s t i c e  n e  v o i t  p a s ,  c ' e s t  q u e  l e  r é s e a u

i n e x t r i c a b l e  e t  i r r é f u t a b l e  d a n s  l e q u e l  e s t  p r i s  M a u r i z i u s ,  n ' e s t  q u t u n e  a p -

pa rence .  C res t  l a  t o i l e  sans  dé fau t  que  Ie  des t i n  a  pa t i emmen t  e t  i nexobab le -

m e n t  È i s s é  a u t o u r  d e . l u i  s a n s  q u ' i l  p u i s s e  j a m a i s  i n t e r v e n i r .  L a  j u s t i c e  e s t

i ncapab le  d ' éva lue r  l e  vé r i t ab le  po ids  de  l r hon rne  Maur i z i us ,  e l l e  ne  vo i t  pas

q u e  c e t  ê t r e  e s E  p l a c é  s o u s  l e  s i e n ;  d ' u n e  f a t a l i t é  q u i ,  d è s  l e  d é p a r t ,  l e  d é -

s igne  pou r  j oue r  un  rô le  de  v i c t imJ .  Quand  i l  se  p résen te  devan t  ses  j uges ,

tou t  en  Leonha r t  e t  dans  sa  v ie  es t  en  acco rd  avec  ce  rô le  de  meur f r i e r  qu r i l

do i t  endosse r  e t  l e  t r i buna l  vo i t  en  l u i  un  coupab le .  Aveug lée  e l1e rnêmer la

. j u s t i c e  e n t é r i n e  e n  q u e l q u e  s o r t e  d e s  d é c i s i o n s  q u e  l e  d e s t i n  a  d é j à  p r i s e s .

C a r  c t e s t  b i e n  d e  d e s t i n  q u ' i l  s ' a g i t .  L .  M a u r i z i u s  n r e s t  p a s  u n  â t r e  l i b r e ,

i l  es t  I e  j oue t  impu issan t  d ' un  encha înemen t  de  fo rces  qu i  l u i  son t  ex té r i eu res

ou  échappen t  à  son  con t rô1e .  11  semb le  que  l e  des t i n  l e  cho i s i sse  con rne  sa  v i c -

t ime ,  qu t i l  l e  pa re  pou r  l e  sac r i f i ce  e t  f i na lemen t  f  immo le .  Pa r  de là  l t e r reu r

j ud i c i a i r e  qu i  nous  es t  r acon tée ,  se  pose  l a  ques t i on  de  l a  l i be r té  e t  de  l a

responsabi l i té  ht rmaines .

De nombreux in terprètes ont  soul igné la parenté du roman avec une

t ragéd ie  dans  l aque l l e  r6gne ra i t  une  fa ta l i t é  i nexo rab le .

Dans  un  i n té ressan t  a r t i c l e ,  Max  Rychne r  ( l )  a  mon t ré  commen t  I e

meur t re  d tE l l i  Jahn  cons t i t ue  l e  po in t  où  se  sce l l e  l a  des t i née  t rag ique  des

d i f f é ren ts  pe rsonnages .  I c i  se  c ro i sen t  l eu rs  vo ies  eE  s rébauche '  i r r éméd ia -

b lement  leur  avenir .  Le meurt re impose à leur  ex is tence un cours i r révers ib le ;

Der  Fa11 Maur iz ius ,(l) I 'Iax Rychner, Jakob Wassermann,
4 r l 9 Z - a ,  l l  . 9 , -

in Die l i terar ische l^ lel t
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p a r e i l  à  u n e t t c a t a s t r o p h e  n a t u r e l l e " ,  i l  e s t  p l u s  p u i s s a n t  g u e  l e s  a c L e u r s  d u

d rame  qu i  l u i  son t  déso rma is  assu je t t i s  e t  ne  "peuven t  p lus  se  l i bé re r  de  ce t te

m inu te  où  a  é té  d i c tée  l a  l o i  de  l eu r  v i e " .  Ce la  es t  va lab le  non  seu lemen t  pou r

l es  pe rsonnages  d i rec temen t  rnê lés  à  I t a f f a i r e ,  ma is  auss i  pou r  ceux  qu i  son t

i nd i rec temen t  conce rnés  pa r  e l l e .  Pou r  l e  p rocu reu r  géné ra l  e t  pou r  E tze1  '  ce t t e

a f fa i re  marque  l a  rencon t re  avec  l eu r  des t i n ,  e1 le  p lace  l eu r  ex i s tence  sous

u n  s i g n e  d é c i s i f .

F .  l l a r È i n i  ( l )  a  i n s i s t é  s u r  l a  f o r c e  d é v a s t a t r i c e  a v e c  l a q u e l l e  l a

fa ta l i t é  ag i t  dans  l e  roman .  Chaque  ê t re  es t  p r i sonn ie r  de  so i rnâme e t  de  son

d e s t i n ,  i l  n e  l u i  r e s t e  p l u s  l a  l i b e r t é  d u  c h o i x ,  i l  s u b i t  d e ' s  l o i s  d ' a i r a i n

imp lacab les  e t  immuab les .

Un  au t re  i n te rp rè te  du  roman ,  Hen ry  M i l l e r  ( 2 ) ,  p rê te  à  I t oeuv re

" l a  g r a n d e u r  d r u n e  t r a g é d i e  g r e c q u e "  ( 3 ) .  D e r r i è r e  c e t t e  t r a g é d i e '  s e  d e s s i n e

s e l o n  l u i  I t a p o c a l y p s e  d e  t o u t e  u n e  c i v i l i s a t i o n ;  n o u s  s o n m e s  e n  p r é s e n c e

" d ' u n e  h i s t o i r e  h o r r i b l e ,  t r a v e r s é e  d t é c l a i r s  i n q u i é t a n t s . . . ,  c t e s t  1 t é p o q u e

p récédan t  I ' appa r i t i ond 'un  "F i i h re r " r  gu i  p rocêde ra  à  l a  l i qu ida t i on  de  1 rA l l e -

m a g n e  ( 3 ) .

Tou tes  ces  i n te rp ré ta t i ons ,  eu te l l es  a ien t  recou rs  à  f  image  t rad i -

t i onne l l e  du  desE in  sans  v i sage  ou  qu re l l es  f assen t  appe l  à  l a  no t i on  de  fa ta -

l i t é  h i s t o r i q u e ,  t o u c h e n t  à  1 ' e s s e n t i e l ,  c ' e s t - à - d i r e  à  1 ' a s s u j e t t i s e e m e n t  d e

1 t ê t r e  à  d e s  f o r c e s  s u p é r i e u r e s ,  à  l a  r u i n e  d e  s a  l i b e r t é .

L e s  a f f i n i t é s  é l e c t i v e s

La manière dont Wassermann meE en oeuvre le thème de la nécessité,

rappe l le  par fo is  1 'a tmosphère  des  Af f in l tés  E lec t ives  de  Goethe. .  On sa i t  que

l rauËeur  admi ra i t  ce  roman auque l  i l  a  consacré  une é tude (4 )  ;  i l  n res t  donc

( l )  F .  M a r t i n i ,
s73 .

p o s t f a c e  à  L ' A f f a i r e  M a u r i z i u s ,  é d i t .  R i j t t e n u n d  L o e n i n g ,  P

Joseph Kerkhovens dr i t te  Ex is tenz ,  Ed.

r . tn t
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(2 )  R" -  - -  I - { i l l e r r  - } iaur iz ius  fo r  ever ,  in
L o e n i n g ,  1 9 6 1 ,  P .  5 6 1 - 6 1 6 .

( 3 )  n .  M i l l e r ,  o p .  c i t . ,  p .  5 6 7 .

(4 )
290.

Notizen i iber Goethes WahlverwandÈschaf  ten ' in Lebensdienst ,  P. 279-



- s53-

P a s  i m p o s s i b l e  q u r i l  e n  a i t  s u b i  I ' i n f l u e n c e ,  c o n s c i e r n m e n E  o u  i n c o n s c i e r m n e n t .

La  s i t ua t i on  de  dépa r t  es t  à -peu -p rès  l a  même dans  l es  deux  ouv rages ,  en  ce

qu i  conce rne  ce r ta ins  pe rsonnages ;  e1 le  con t i en t  en  ou t re  l es  mômes  poss :b i -

l i t é s  t r a g i q u e s .

Au  coup le  Edoua rd -Char lo t t e ,  co r respond  1e  coup le  Leonha r t -E l1 i .

Dans  l es  deux  cas  1a  même d i f  f é rence  d tâge  ex i s te  en t re  1 thomrne  e t  l a  f e r , nne .

E l l e  s e n s i b i l i s e r a  d a v a n t a g e  l ' é 1 é m e n t  m a s c u l i n  d u  c o u p l e  à  1 ' a p p a r i t i o n

d 'Od i l e  ou  d rAnna .  Le  ca rac tè re  de  Leonha rE  rappe l l e  é t rangemen t  ce lu i  d tEdou -

a rd ,  con rne  nous  l e  ve r rons  en  dé ta i l  p l us  l o i n .  Ma is  c tes t  sans  dou te  dans

l r a t m o s p h è r e  g é n é r a l e  e t  d a n s  1 ' e x p l o i t a t i o n  d u  m o t i f  d u  d e s t i n  q u e  l e s  r e s s e m -

b l a n c e s  s o n t  l e s  p l u s  f r a p p a n t e s .  A i n s i ,  d è s  l r i n s t a n t  o ù  1 e s  p e r s o n n a g e s  s o n t

m is  en  p résence ,  nous  ressen tons  l a  mâme impress ion  de  nécess i t é  e t  l a  même

a p p r é h e n s i o n  n o u s  s a i s i t  q u a n t  à  1 ' é v o l u t i o n  u l t é r i e u r e  d e  I ' a c t i o n .  C o m m e

G o e t h e  I ' a  s o u l i C n é  ( l ) ,  o n  p r e s s e n t  d è s  I e  d é b u t  d e s  A f f i n i t é s  E l e c t i v e s  q u e

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

l r e n t r é e  e n  s c è n e  d ' A n n a  J a h n .  D ' a i l l e u r s ,  l t a u t e u r  l t a v e r t i t ,  à  c e  m o m e n t  1 à :

" I 1  n ' é t a i t  p a s  b e s o i n  d r ê t r e  p r o p h è t e  p o u r  p r é v o i r  u n e  i s s u e  f u n e s t e r r  ( 2 ) .

I c i  e t  1à ,  c tes t  l a  mêrne  ch im ie  des  âmes  qu i  va  opé re r  ses  ravages  ;

l es  d i f f é ren ts  é lémen ts  une  fo i s  m is  en  p résence ,  l a  réac t i on  se  p rodu i ra  i né -

v i t ab lemen t .  I 1  semb le  b ien  que  Wasse rmann  a i t  vou lu  con fesse r  ce t  emprun t  à

Goethe en fa isant  employer  à l . r laremme-Warschauer -qui  veut  expr imer l rat t ra iE

qutAnna Jahn exerce sur  lu i -  cet te image chimique :  "La doctr ine des Sikhs de

l r I nde  ense igne  que  l o r squ lun  homme es t  sépa ré  de  son  âme  e t  de  ce  que  dés i re

s o n  â m e  i I  n e  s r a t t a r d e  p a s  à  j o u e r  e n  r o u t e ,  m a i s  q u ' i l  p r e s s e  l e  p a s 1 . . . ; C h e z

les  hon rnes ,  i l  se rnb le  qu rà  l t i nve rse  de  ce  qu i  se  passe  en  ch im ie ,  l es  co rps

s imp les  réag i ssen t  p lus  ac t i vemen t  que  l es  co rps  composés r '  ( 3 ) .  Les  l o i s  de

ce t te  " ch im ie  a f f ec t i ve "  son t  sans  dou te  d i f f é renÈes  des  l o i s  de  l a  ma t i è re ,

ma is  e l l es  son t  t ou t  auss i  con t ra ignan tes .  Chez  l Jasse rmann  con rme  chez  GoeËhe ,

l e s  ê t r e s  o b é i s s e n t  à  d e s  f o r c e s  d r a t t r a i t  e E  d e  r é p u l s i o n  i r r é s i s t i b l e s ,  l e u r

(  I  )  Cf .  Goethes l^ lerke, Hamburger Ausgabe, voI.  VI,  p.  623 .

( 2 )  M a u r i z i u s ,  p .  2 l O .

( 3 )  T b i d  .  ,  p .  3 2 4 .
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personne ,  dans  l e  roman  de  Wasse rmann ,

su rËou t  pas  Ia  f i gu re  cen t ra le ,  Leou -

1 t ê t r e  d é t e r m i n é  p a r  e x c e l l e n c e .

Le déterminisme

Leonhar t  esÈ  soumis  à  un  dé te rm in i sme  ex te rne  e t  à  un  dé te rm in i sme

inhé ren t  à  sa  p rop re  na tu re .

N o u s  s a v o n s  d é j à  q n ' i l  e s t  c o n d i t i o n n é  p a r  s o n  é p o q u e  d o n t  i I  a  s u b i

l a  pesan teu r  ;  i l  a  hé r i t é  de  son  accab lemen t  mora l  e t  e1 le  l u i  a  l égué  son

incons i s tance  e t  ses  f ausses  va leu rs ,  sa  1égè re té .  Au  débu t  du  roman ,  i l  nous

a p p a r a î t  e n  e f f e t  c o m m e  u n  ê t r e  b a n a l  e t  s u p e r f i c i e l  q u i ,  p a r  l a  s u i t e ,  s t é l è v e

au -dessus  de  sa  méd ioc r i t é  i n i t i a l e ,  t e l  Edoua rd ,  pe rsonnage  des  A f f i n i t és

E lec t i ves ,  en  qu i  t r r l asse rmann  vo i t  " un  gen t i l houme cond i t i onné  pa r  1 ' époque  e t

q u i  d e v i e n t  u n  h é r o s  t r a g i q u e "  ( l ) .

.  Leonhart  ) ' Iaur iz ius a étê.  également  r . .q . r6 par  les condi t ions fami-

l i a l es  dans  l esque l l es  i l  a  g rand i .  Sa  v ie  t ou t  enÈ iè re  esÈ  p ré f i gu rée  dans

s o n  e x i s t e n c e  d r e n f a n t  e t  d r a d o l e s c e n E  p r i v é  d e  l r a m o u r  d t u n e  m è r e  d o n E  i l  n e

reche rche  aup rès  d rE l l i  Jahn  que  l e  succédané .  L tabsence  de  v ra ie  f am i l l e  f a i t

na î t r e  en  l u i  I e  dés i r  de  recons t i t ue r  une  ce l l u l e  f am i l i a l e .  Sa  p rem iè re  l i a i -

son ,  an té r i eu re  à  son  mar iage  avec  E l I i ,  ne  l u i  l a i sse  qu 'un  en fan t ,  I { i l dega rd ,

ma is  po in t  d répouse  ;  son  mar iage  l u i  donne  une  épouse  ma is  po in t  d ren fan t .

Quand  i l  r encon t re  Anna  Jahn  qu i  accep te  de  s roccupe r  de  l a  j eune  H i l dega rd ,

i I  c ro i t  avo i r  en f i n  a tEe in t  l e  bu t  qu f i l  v i sa i t .  i nconsc ienmen !  :  l u i -même e t

Anna forment  un couple uni  par  la  présence drun enfant  ;  la  ce l lu le fami l ia le

e s t  r e c o n s t i t u é e .

Quand  i l  s ' es t  mar ié  avec  E l l i  Jahn ,  L .  Maur i z i us  c roya i t  accomp l i r

non  seu lemen t  un  gesEe  l i b re ,  ma is  enco re  un  ges te  de  l i bé ra t i on  à  1 réga rd  de

son  pè re .  En  réa l i t é  son  ges te  appa ra î t  co f l t r ne  l e  po in t  d rabou t i ssenen t  i név i -

t ab le  de  tou te  son  ex i s tence  passée ,  conme le  f r u i t  d run  dé te rm in i sme  qu i ,  pe -

san t  su r  l u i  depu i s  1 ' en fance ,  a  f i n i  pa r  a t t e i nd re  son  ê t re  p ro fond  e t .  es t

devenu  une  so r te  de  nécess i t é  i n te rne .  La  l i be r té  don t  c roya i t  f a i r e  p reuve

l {au r i z i us  n ten  éÈa i t  pas  une  ;  l a  me i l l eu re  p reuve  en  esÈ  qu r i l  s ' encha îne

dé f i n i t i vemen t  en  c royan t  se  l i bé re r .  En  e f f e t ,  à  pa r t i r  du  momen t  où  i l  se

mar ie avec El1 i ,  i l  met  en mouvement un mécanisme infernal  qut i l  ne pourra p lus

a r r ê t e r .

( l )  L e b e n s d i e n s t , p .  2 8 5 .
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Comme ce lu i  d rEdoua rd ,  son  mar iage  es t  l e  ges te  i r r é f l éch i  d run  â t re

inconséquent  qui  démêle mal  les causes de ses actes et  ne comprend pas que la

déc i s i on  l a  p lus  m in ime  en  appa rence  peu t  avo i r  des  conséquences  i nca l cu lab les .

Son  mar iage  l i bè re  des  f c i r ces  qu i ,  en  p rodu i san t  une  réac t i on  en  cha îne ,  l u i

se ron t  f a ta les .  I 1  f auÈ  déso rma is  que  l " I au r i z i us  se  heu r te  aux  d i f f é ren t . s  obs ta -

c les  que  l e  des t i n  va  d resse r  su r  sa  rou te  ;  i l  dev ra  a f f r on te r  l a  ha ine  de  son

pèEe ,  1a  j a l ous ie  des t ruc t r i ce  de  Waremme-Warschaue r  e t  1a  pe r f i d i e  d 'Anna  Jahn .

L rauLeu r  ne  l ave  pas  to ta lemen t  son  pe rsonnage  de  tou te  f au te ,  i 1  ne

le  p résen te  pas  cou t rne  une  v i c t ime  to ta lemen t  i r r esponsab le  e t  t o ta lemen t  manoeu-

v rée  pa r  des  fo rces  ex té r i eu res .  I 1  l u i  f a iÈ  reconna î t re ,  f ace  au  p rocu reu r

g é n é r a l ,  g u t i l  a  c o m m i s  1 ' e r r e u r  d r é p o u s e r  u n e  f e n m e  q u r i l  n ' a i m a i t  p a s .  I l  a

ba foué  l es  sen t imen ts  e t  l e  coeu r  huma in  en  j ouan t  I a  coméd ie  de  I ' amour  :

"Une  ma léd i c t i on  pèse  su r  l t ho rmne  qu i  épouse  une  fe rmne  sans  I t a imer  ;

c res t  une  fau te  qu t i l  ne  peuc  répa re r  e t  qu i  l e  condu i t  i r r éméd iab lemen t  à  sa

p e r t e r r ( l ) .  
r

à  pense r  qu ' i I  y  a  eu  d i sp ropo r t i on  en t re  l a  f au te  commise  e t  1a  ma léd i c t i on

q u i ,  à  p a r t i r  d e  1 à ,  a  p e s é  s u r  l u i  ;  c ' e s t  l a  m a l é d i c t i o n  d u  d e s t i n  q u i ,  d a n s

le  roman ,  accab le  t ous  l es  ê t res .

Le des t in

La  ré f l ex ion  su r  l a  na tu re  e t  I a  s i gn i f i ca t i on  du  des t i n  donne  l i eu

à  d ' i n té ressan tes  ana l yses  fa i t es  pa r  pe rsonnages  i n te rposés .  Ce  son t  su r tou t .

Leonhart  Maur iz ius et  V ' laremme-I , Iarschauer qui ,  en ce domaine,  sont  les por te-

p a r o l e  d e  I ' a u t e u r .  A  p o s t e r i o r i ,  i l s  s o n t  c a p a b l e s  d e  d é c r i r e  a v e c  l u c i d i t é

l a  man iè re  don t  l e  des t i n  s res t  immiscé  dans  l eu r  ex i s tence .  Tan tô t  ce  des t i n

es t  p résen té  comme une  fo rce  sans  v i sage ,  t énéb reuse  e t  i nsondab le  qu i  r appe l l e

l e  f a tum des  La t i ns ,  t an tôE  Ia  f a ta l i t é  p rend  une  fo rme  huma ine  e t .  s r i nca rne

dans  des  â t res  qu i  en  son t  l es  i ns t rumen ts .

( l )  M a u r i z i u s , , p .  3 7 4 .
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Dans les confessions de Warenune-I^ larschauer,  le  terme fatum rev ient

t rès f réquenrnent .  Leonhart  Maur iz ius semble préférer  à ce terme le s imple mot

" d a s  S c h i c k s a l " ,  p a r f o i s  é l a r g i  e t  a m p l i f i é  d a n s  l t e x p r e s s i o n  s i g n i f i c a t i v e  :

" d e r  K o l o B  S c h i c k s a l t ' ( l ) .  M a i s  l r u n  e E  I r a u t r e  c o n ç o i v e n t  1 e  d e s t i n  c o r m n e  u n e

fo rce  ex té r i eu re  à  I t ho t t - e .

Leonhart  Maur iz ius a ressent i  coume un Èournant  dans son exis tence

s a  r e n c o n t r e  a v e c  l a  f a t a l i t é  ( 2 ) .  J u s q u t à  u n  c e r t a i n  m o m e n t ,  a f f i r m e - t - i t r ,

i I  a  mené  l a  v i e  bana le  e t  i nsouc ian te  de  tou t  un  chacun  ;  sans  dou te  l e  des t i n

l u i  man i fes ta i t - i l  de  t emps  à  au t re  des  s ignes  de  son  ex i s tence ,  sans  dou te

é ta i t - i l  t ' ave r t i " ,  conme Edouard  dans  1es  A f f i n i t és  E lec t i veà ,  ma is  i l  ne  l e

c o m p r e n a i t  p a s  ;  j u s q u r a u  j o u r  o ù  i l  a  ê t ê  " a g r i p p é "  p a r  l a  f a t a l i t é ,  " a r r i v é e

d ro i t  su r  1u i  co f i rme  un  éno rme  b loc  de  roche r "  (1 ) .  A lo rs  i l  s res t  sen t i  éc rasé

pa r  l e  co losse  eÈ  i l  a  compr i s  dans  une  i l l um ina t i on  souda ine .  qu 'en  se  mar ian t

avec  E l l i ,  i l  ava i t  f r anch i  l e  pas  déc i s i f ,  donné  à  sa  v ie  une  impu ls ion  fa ta le .

Et  le  dest in  1ui  est  apparu corure une force "qui  prend naissance et  qui  agi t

e n  d e h o r s  d e  n o u s ,  d t u n e  m a n i è r e  i n s i d i e u s e  e È  c r u e l l e "  ( l ) .  t t h o n r n e  l u i  e s t

soumis ,  sa  v i e  l u i  es t  p rom ise  ;  guand  on  reconna î t  l a  ma in  de  l a  f a ta l i t é ,

i I  e s t  t r o p  t a r d .  C f e s t  c e  q u i  e s t  a r r i v é  à  L e o n h a r t  M a u r i z i u s .  A  p a r t i r  d e

son  un ion  avec  E l1 i ,  l e  cou rs  des  événemen ts  é ta i t  i r r évocab le .  Ce t te  un ion

conduisai t  inévi tablement  à la  rencontre avec Anna,  puis  avec l laremme-tr ' larschau-

e r ,  r a s s e m b l a n t  a i n s i  q u a t r e  ê t r e s  d e s t i n é s  à  s r e n t r e d é c h i r e r  ( 3 ) .

Selon Wareume-lJarschauer,  I 'homme naîË porteur drune dest inée qui

es t  inscr i te  en  lu i  de  man ière  indé léb i le  e t  qu t i l  ne  peut  mod i f ie r  n i  même

in f léch i r .  L thonrne do i t  a l le r  jusqurau te rme de sa  prédes t ina t ion .  Parvenu à

la  f in  de  sa  v ie ,  l Jareû t rne  a  Ie  sent imenE de n tavo i r  jamais  é té  que l ragenÈ

( l )  M a u r i z i u s ,  p .  3 7 4

( 2 )  f b i d . ,  p . 3 7 4 / 7 5 .

( 3 )  T b i d . ,  p .  3 7 8
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dtune yo lon té  supér ieure  :

"D ieu  ne  fa i t  à  personne la  g râce  de  mod i f ie r  la  des t inée qur i l

l u i  a  a s s i g n é e ,  j e  n e  s u i s  m o i r n ê m e . q u r u n  i n s t r u m e n t "  ( l ) .

11  ex is te  des  â t res  chez  qu i  Le  des t in  concent re  ses  sombres  in ten-

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

t ion  e t  i l s  p rê ten t  eux-mêmes main- fo r te  à  la  fa ta l i té ,  i l s  l ra ident  à  semer

autour  d teux  la  déso la t ion .  Cres t ,  a f f i rme t r {a renrse-Wdrschauer ,  le  cas  drAnna

J a h n  q u i  e s t  n é e  " s o u s  l e  s i g n e  d ' u n  a s t r e  t ê n é b r e u x "  ( 2 ) ,  c e  q u i  l ' a  a m e n é e

à  v o u l o i r ,  p o u r  e l l e  e t  p o u r  I e s  a u t r e s ,  s a  s o m b r e  d e s t i n é e . .

DfauÈres  ê t res  en f in  semblen t  p romis  de  tou te  é te rn i té  à  se  ren-

cont re r  e t  à  se  l i v re r  un  combat  qu i  déc idera  de  leur  ex is tence.  Cres t  a ins i

que Warenrne conçoit  sa rencontre avec Leonhart  Mauriz ius en qui i l  voi t  un

adversa i re  que le  des t in  a  p lacé  sur  sa  rou te  :

" U n  d u e l  d e v a i t  s e  j o u e r  e n t r e  l u i  e t  m o i . . . ,  d u e l  o ù  l e s  d e s t i n é e s

s e  j o u e r a i e n t ,  s f a f f r o n t e r a i e n t "  ( 3 ) .

Les  ins t rumenÈs du  des t in

Le  des t i n  p rend  souven t  f o r :me  huma ine ;  c res t  d rabo rd  Anna  Jahn  qu i

l u i  p râ te  son  v i sage  de  fennne .  I 1  a r r i ve  que  1es  l i v res  de  I Jasse rmann  nous

p résen ten t  des  pe rsonnages  fém in ins  assez  a r t i f i c i e l s  e t  r omanesques .  Te l  n res t

pas  Ie  cas  pou r  L tA f fa i re  Maur i z i us .  Anna  Jahn  es t  une  f i gu re  dess inée  avec

v igueu r ,  quo ique  t rès  mys té r i euse .  E l l e  es t  hau temen t  i nd i v i dua l i sêe  eÈ  e11e

a  une  p résence  rée l l e ,  i I  n t y  a  en  e l1e  r i en  de  conven t i onne l .  S i ,  aup rès  de

Leonhart  Maur iz ius eÈ pour Waremrne-Warschauer,  e l le  joue le rô le de " feume

fa ta le t t ,  ce  n tes t  pas  dans  un  sens  romanesque ,  ua i s  dans  l e  sens  fo r t ,  é t ymo-

l o g i q u e  d u  t e r m e ;  e l l e  e s t  r é e l l e m e n È  l r i n s t r u m e n t  d e  l a  f a t a l i t é .

( . t )

( 2 )

T b i d . ,  p

T l i d .  ,  p .

402

493

95 .( 3 )  I b i d .  ,  p .
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De ce t te  f a ta l i t é ,  e l l e  a  d rabo rd  l e  ca rac tè re  én igma t i que .  Wasse r -

mann  man ie  à  p ropos  d re l l e  sa  t echn ique  du  "dévo i l emen t  P rog ress i f "  avec  un

a r t  r a f f i né .  Le  ca rac tè re  b t  l es  i n ten t i ons  d rAnna  Jahn  ne  se  révè len t  que  peu

à  peu  ;  quand  l es  pe rsonnages  qu i  g rav i t en t  au tou r  d te l1e  on t  pe rcé  son  mys tè re ,

i l  es t  t r op  t a rd ;  e l l e  a ,  comme la  f a ta l i t é ,  accomp l i  son  oeuv re  dévas ta t r i ce .

Au  débu t ,  son  nom appa ra î t  dans .  l e  cou rs  du  réc i t  comme un  po in t

d r i n te r roga t i on .  Le  l ec teu r  se  demande  de  que l l e  na tu re  on t  é té  ses  re la t i ons

avec  E l1 i ,  Waremme-h la rschaue r  e t  Leonha r t  Maur i z i us  ;  i 1  s r i n te r roge  su r  1e

v é r i t a b l e  r ô l e  q u r e l l e  a  j o u é  d a n s  I t a f f a i r e .  B i e n  q u e  t o u t  a u  l o n g  d u  p r o c è s

e l l e  a i t  t ou jou rs  é té  p résen tée  comme un  ange  de  pu re té ,  i l  subs i s te ,  en  ce

qu i  l a  conce rne ,  des  zones  d tombre  e t  on  sen t  con fusémen t  que  ce . t  ê t re  comp lexe

n ta  pas  l i v ré  son  sec re t .  La  f i n  des  chap i t r es  IX  e t  X  où  son  nom su rg i t  sans

cesse  conme un  l e i tmo t i v  pose  à  son  su je t  des  ques t i ons  f ondamen ta les  e t  f a i t

p ressèn t i r  au  l ec teu r  que  c tes t  e l l e  qu i  dé t i en t  peu t -ê t re  l a  c l e f  de  Èou te

1  I  én igme .

Pu i s  en  une  sé r i e  d ' é lÈapes  success i ves  qu i  son t  essen t i e l l emenÈ

au  nombre  de  qua t re ,  l e  po r t ra i t  du  pe rsonnage  se  comp lè te .Sau f  dans  l es  de r -

n iè res  pages  du  réc i t ,  Anna  Jahn  n tappa ra î t  j ama is  d i rec temen t ,  ce la  es t  c l i gne

d tê t re  remarqué  conme une  techn ique  d texpos i t i on  sub t i l e  ;  l e  pe rsonnag ,e  nous

es t  déc r i t ,  exp l i qué  dans  1e  réc i t  pa r  l es  au t res  ac teu rs  du  d rame  qu i  l e

vo ien t  f o r cémenÈ à  t rave rs  1e  ve r re  dé fo rman t  du  souven i r  ou  de  l eu r  sub jec t i -

v i t é .  peu  à  peu  s té labo re  pou r  nous  l t image  d tun  ê t re  comp lexe  don t  on  ne  Peu t

comprend re  l es  dé tou rs  que  g râce  aux  éc la i rages  d i f f é ren ts  sous  l esque l s  i l  es t

successivement  p lacé.  Chacun de ceux qui  ont  eu af fa i re à Anna Jahn a Perçu

un  aspec t  de  sa  pe rsonna l i t é  ;  seu le  l a  con f ron ta t i on  des  d i f f é ren ts  po in t s  de

vue  peu t  res t i t ue r  d te l l e  une  image  g loba le .

Au  chap i t r e  X I  ,  I , I a remme fa i t  l - r h i s to r i que  des  re la t i ons  d tAnna  à

leu r  débu t .  avec  Leonha r t  Maur i z i us  e t  Lu i -même.  Le  chap i t r e  su i van t  f a i t  i n -

t e r ven i r  Maur i z i us  qu i  ana l yse  ces  mêmes  re la t i ons  de  son  p roPre  po in t  de  vue .

D é s o r m a i s  1 e  l e c t e u r  c o n n a î t ,  d e  m a n i è r e  s u p e r f i c i e l l e ,  1 ' h i s t o i r e  d ' A n n a

j u s q u t à  l a  v e i l l e  d u  m e u r t r e .
'  

Au chapi t re XIV,  les aveux de Waremme apportent  des révélat ions dé-

c i s i ves  :  Anna  es t  l a  meur t r i è re  de  sa  soeu r  E l l i .  A ins i  se  t r ouven t  exp l i qués

les  f a i t s  exÈér ieu rs ,  on  conna î t  l a  vé r i t ab le  coupab le ,  enco re  f au t - i l  exp l i -

que r  son  ges te .  C tes t  ce  que  fa i t  l . l a remme dans  des  pages  qu i  p ro jb t t en t  une
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l umière  nouve l le  e t  déc is ive  sur  la  v ie  psycho log ique d tAnna.  On apprend a lo rs

que ce t  ê t re ,  qu i  sembla i t  impass ib le ,  a  a imé Leonhar t  d tun  arnour  insensé,  gue

cet  anour  a  é tê  " le  saut  dans  les  en fers"  ( l ) .  Maur iz ius  a  perçu  Èrop ta rd

c e t  â m o u r  e t ,  b i e n  q u r i l  l t a i È  p a r t a g é ,  i I  n t y  a  p a s  a p p o r t é  l a  r é p o n s e  a r d e n t e

e t  f 6 1 1 e  q u r e l l e  a t t e n d a i È  d a n s  l a  p a s s i o n  f u r i e u s e  q u i  l a  d é c h i r a i t .  A l o r s ,

avec  son tempérament  in t rans igeant ,  e l le  a  méd i té  un  c r ime qu i ,  en  même temps

qu ' i l  é l im inera i t  une soeur  ha ie  e t  ja lousée,  chât ie ra i t  à  jamais  Leonhar t

pour  avo i r  susc i té  en  e l1e  une t rop  v io len te  pass ion  :

" D é c r é t e r  s a  m o r È ,  d é c r é t e r  s a  p e i n e  f u t  u n  d r o i t  _ q u r e l l e  s ' a r r o g e a  ;

e l le  fuÈ son ennemi  le  p lus  c rue l  e t  se  t rans forma ensu i te  e r r  un  1émure  sans

â m e "  ( 2 ) .

Le  chap i t re  XV a jou te  au  por t ra i t  1es  touches  u l t imes.  Anna es t

devenue l thonorable Frau Duvernon; dans le monde bourgeois gui est dêsormais

1e s ien ,  e l le  joue sans  dé fa i l lance son rô le  respec tab le  d répouse e t  de  mère

de fami l le .  E l le  donne à  Leonhar t  Maur iz ius  le  spec tac le  de  que lqurun qu i  ne

le  reconnaî t  pas ,  gu i  semble  n tavo i r  âucun passé e t  en  qu i  tou fe  v ie  s res t

é te in te .  CeÈte  incons is tance a f f l igeante  cont red i t  les  données du  chap i t re  X IV,

où Anna nous apparaît  comme un être secoué par de sourdes eÈ violentes passions

d iss imu lées  sous  le  masque de  la  f ro ideur .  Ma is  i l  n 'y  a  r ien  d 'é tonnant  à  ce la ,

car  se  sont  p réc isément  la  cont rad ic t ion  e t  l rambigu i té  qu i  dé f in issenÈ son

c a r a c t è r e .

Anna es t  -ou  é ta i t -  un  â t re  à  p lus ieurs  v isages  courme le  fa i t  remar -

quer  1 'au teur  à  la  f in  du  l i v re  :  "L 'épanou issement  merve i l leux  de  la  jeunesse

ava i t  eu  chez  e l le  un  te l  éc la t  que,  comne un chef -d toeuvre , .e l le  se  prê ta i t

à  t o u t e s  s o r t e s  d r i n t e r p r 6 t a t i o n s ,  p r e n a i t  t o u t e s  s o r t e s  d ' a s p e c t s  e t  s e m b l a i t

aux  yeux  de  chacun ê t re  rée l lement  ce  qu t i l  y  chercha i t  ou  y  met ta i t "  (3 ) .

Cet te  mu l t ip l i c i té  de  sa  personne a  dé terminé 1e  carac tère  fa ta l  de

ses renoontres avec Leonhart  Mauriz ius et Waremme-l^Iarschauer qui tous deux dé-

couvrent  en  e l1e  1 'ob je t  mêrne de  leurs  asp i ra t ions .  E l le  incarne leur  rêve ,

( l )  I b i d . ,  p .  4 9 2 .

( 2 )  Tb id . ,  p . 493 .

( 3 )  T b i d i ,  p .  5 1 7 - 5 1 8 .
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leur espoir  ou leur i l lusion. Tous deux sont sensibles à sa blonde et rayonnante

beauté  de  jeune f i l l e  épanou ie ,  ma is  chacun vo i t  en  e l le  un  ê t re  d i f fé ren t .

Pour  Waremme,  e l le  es t  essent ie l lement  le  nodè le  de  la  " jeune f i l l e

a l lemande"  ( l ) ,  c !es t -à -d i re  une incarnat ion  de  ce t  un ivers  german ique dans

leque l  i1  cherche sa  p lace .  Pour  Leonhar t  Maur iz ius ,  e l le  es t ,  par  oppos i t ion

à  sa  soeur  E l I i ,  la  compagne idéa1e dont  i l  n res t  pas  séparé  par  les  bar r iè res

d e  l r â g e .  B r e f ,  c h a c u n  v o i t  e n  e 1 l e ,  s i n o n  l r â m e  s o e u r ,  d u  m o i n s  l r h e u r e u x

complément  de  sa  propre  personne.  Cres t  la  ra ison  pour  laque l le  chacun asp i re

s i  fo r tement  à  sa  possess ion .  11  s tag i t  pour  les  deux  hommes d tune ques t ion

v i ta le .  Ce gue n i  Leonhar t ,  n i  Waremme ne sont  capab les  de  percevo i r ,  au  débuÈ

de leurs  re la t ions  avec  Anna,  c res t  que ce tÈe mJt ip l i c i té  des  apparences  es t

moins  1e  s igne drun  tempérament  fo r t  e t  r i che  que la  marque d tune personna l i té

ambiguë,  sans  cohés ion  e t ,  à  1a  l im i te ,  incons isÈante .

Ni Mauriz ius. ni  l . laremme ntaccordent une place suff isante aux dou-

tes  qu ' i l s  éprouvent  dès  qur i l  son t  mis  en  présence d tAnna.  I " la remme perço i t

pour tan t  immédia temenÈ son carac tère  supepf ic ie l  eÈ son ca tho l i c isme é t r iqué ( l  ) .

i1  p ressent  son égo isme,  ma is  i l  ne  sera  vér iÈab lement  dé t rompê que beaucoup

p lus  ta rd .  De son cô té  Maur iz ius  no te  chéz  Anna la  même pruder ie ,  Ia  fausse

cu l tu re ,  les  mêmes pr inc ipes  re l ig ieux  à  cour te  vue eÈ i l  y  a  chez  lu i  comme

u n  m a l a i s e  :  " E I l e  n r e s t  à  s a  p l a c e  n u l l e  p a r t ,  n i  a v e c  l a  b o u r g e o i s i e ,  n i  d a n s

le  g rand monde,  dans  la  bohème non p1us ,  dans  le  demi -monde encore  b ien  moins" (2 .

Ce sont  1à  des  s ignes  man i fes tes  qu i  devra ien t  empêcher  les  deux

hommes de s fabandonner  à  tou te  idô la t r ie ,  ma is ' leur  des t inée es t  a ins i  fa i te

qut i l s  res te ron t  t rop  longtemps pr isonn iers  de  leur  i l l us ion  in i t ia le ,  tou t

conme la just ice el le-même qui sera incâpable de voir  c lair  dans 1tâme dtAnna

Jahn et se trompera totalement sur son compte en ne voyant dtel le que Ia façade

de candeur.

Les deux partenaires dtAnna parviendront f inalement à une juste in-

terprétat ion du personnage, mais la révélat ion iùterviendra pcur eux trop tar-

d i v e m e n t .  A l o r s ,  à  l t i m a g e  p a r f a i t e  q u i  j a d i s  s ' i m p o s a i t  à  e u x , ,  s u c c è d e r a  l a

f igure  d tune femme que l tun  c ro i t  d iabo l ique e t  l rau t re  ins ig i r i f ianÈe.

( l )  ï b i d . r  p . 326.

3 '11 .( 2 )  T b i d . ; ' p .
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Le jugement  dé f in i t i f  de  L la renme sou l igne sur touÈ 1e cô té  ténébreux '

cont rad icËo i re  e t  fass ionné d tAnna.  Er r  e l1e  s ra l l ienÈ une b igo ter ie  puér i le  e t

un  , ,pagan isme sauvage"  ( l ) ,  e l le  para î t  I ' chas te  coEune une madone"  ( l )  eÉ-  une

sensua l i té  obscure  la  dêvore  ;  d tapparence aus tère  e t .  insens ib le ,  e l1e  a .un

beso in  insaL iab le  d ta f fec t ion .  E l le  es t  donc  un  Personnage t romPeur ,  d îspensa-

t e u r  d r i l l u s i o n ,  l a  s é d u i s a n t e  m e s s a g è r e  d e s  f o r c e s  r n a l é f i g u e s '

Pour  sa  par t ,  '  I laur iz ius  parv ien t  à  1a  conv ic t ion  qu tAnna se  dé f i -

n i t  e s s e n t i e l l e m e n t  p a r  s a  v a c u i t é .  F a c e  a u  p r o c u r e u r  g é É é r a l ,  i l  p a r l e  d t e l l e

con ime d tun  " réceptac le  à  qu i  nous  prê tons  1e  conÈenu e t  Peut -ê t re  1 'âme"  (2 ) .

I1  dévo i le  son égocenÈr isme eÈ reconnaî t  dans  ses  aÈt i tudes  ce l les  de  Narc isse .

Anna avait  uRe existence pour el le-même, dans la mesure où, conrme Narcisse,

e l le  conÈempla i t  son  re f le t  dans  l teau,  ma is  pour  les  au t res  e l le  é ta i t  incon-

s i s t a n t e ,  e l l e  n t a v a i t  p a s  r é e l l e m e n t  d r e x i s t e n c e .  L r i m a g e  g u t o n  p e r c e v a i t

ne recouvrai t  Pas un ôtre humain.

Nous soûrmes tenté de conduire jus^qutà son terme la comparaison es-

qu issée ie i . (  S i  Anna esË ass imi l iab le  à  Narc isse ,  nous  comPrenons que 1a  ma-

n iè re  dont  Maur iz ius  a  répondu à  sa  pass ion  lu i  a i t  semblé  insu f f i san te  ;  en-

fe rmée dans  son propre  un ivers  e t  ne  voyant  que lu i ,  e1 le  ne  Peut  ê t re  sa t is -

fa i te  par  r ien  de  ce  qu i  lu i  parv ien t  du  monde ex tér ieur .  En ou t re ,  tou t  se

passe comme s i  Maur iz ius  ava i t  joué  auprès  d te l le  le  rô1e que Ia  t rad i t ion

prê te  à  la  nymphe Echo.  Te l le  la  nymphe qu i  se  dessécha d tamour  pour  Narc isse ,

qui fut  changée en rocher et ne conserva que la voix,  Mauriz ius a êtê relégué

dans l tun ivers  de  p ie r re  de  la  p r ison  pour  avo i r  embrassé le  néant  en  vou lan t

sa is i r  Anna.  Conune Echo,  i I  ne  d ispose p lus  désormais  que de  sa  vo ix '

Que pour  lu i  Anna représente  le  néant ,  ce la  n res t  pas  douteux .  11

en est i rnmédiatement persuadé quand i1 la reÈrouve après sa l ibérat ion'  En

e l le  Èout  s 'es t  e f facér  le  temps qu i  te rn i t  tou te  chose a  opéré  son oeuvre

des t ruc t r i ce ,  i l  a  conféré  au  personnage sa  vér i tab le  d i roens ion .  De 1a  beauté

juvén i le ,  de  la  fo rce  de  séducËion ,  du  charme mélanco l ique e t  de  Ia  pass ion

démoniaque i l  ne  res te  r ien .  Seu le  subs is te  la  méd iocr i té  dér iso i re  d 'un  ê t re

qu i  n té ta i t  , ,qu tun  t rompe- l toe i l "  (3 )  :  . ,  Maur iz ius  a  pourchassé une i l lus ion  '

' ( l )  
T b i d . ,  p .

( 2 )  T b i d . :  p .

493.

344 .

(3 )  I b i d . ,  P .  517 .
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En mettant Anna Jahn sur

a tendu un piègeret dans

draut res  sera ien t  tombés

exempla i re ,  un iverse l le .

Le  jugement  u l t ime que por te  Wassermann,  parmi  tous  les  juges

l s  p l u s  o b j e c t i f ,  m é r i t e  d ' ê t r e  a n a l y s é . . A u  t e r m e  d u  r é c i t ,  A n n a  l u i  a p p a -

r a î t  c o m m e  u n e  f e m m e  q u i t t n t é t a i t  p a s  p i r e  q u t u n e  a u t r e ,  p ê s  p l u s  s o t t e  q u r u n e

a u t r e "  ( l ) .  E n  c 1 a i r ,  c e l a  s i g n i f i e  q u e  l a  s é d u c t i o n  q u l e l l e  a  e x e r c é e ,  c h a q u e

femme aura i t  pu  l texercer ,  tou t  comme chaque homme aura i t  pu  la  sub i r  e t  y

succomber .  L rh is to i re  d tAnna Jahn e t  de  Leonhar t  Maur iz ius  ne  raconte  en  dé f i -

n i t i ve  r ien  drau t re  que 1ré terne l le  démarche de  l tamour  avec  son inév i tab le

marge d 'e r reur ,  ses  ampl i f i ca t ions  aveug les  eÈ ses  appréc ia t iôns  sub jec t ives .

Par  de là  ce t te  s ign i f i ca t ion  immédia te ,  ee t te  h is to i re  nous  semble  auss i  sym-

bo l iser  le  cheminemenÈ de l rhomme dans un  un ivers  où  i l  es t  p r isonn ier  des

apparences  e t  menacé par  les  p ièges  que lu i  tend Ie  des t in .

Tout comme Anna Jahn, I ,Jaremme-Warschauer,  gui  est l r instrument,mas-

cu l in  du  des t in ,  ne  se  révè le  à  nous  que par  é tapes  success ives  e t  le  mystère

g u i  p l a n e  s u r  l u i  n r e s t  é 1 u c i d é  q u ' à  u n  s t a d e  t a r d i f  d u  r é c i t .  1 1  n o u s  e s t  p r é -

senté  à  Ia  fo is  ind i recÈement ,comme Anna,  e t /d i rec tement  lo rsqut i l  appara îÈ dans

l e  r é c i t .

Ind i rec tement ,  les  p remières  données nous  sont  fourn ies  sur  lu i  par

P ier re  Pau l  Maur iz ius .  Son nom surg i t  t rès  tô t  dans  1a  demande de recours  en

grâce présentée par le père du condamné. On sait  dès le début que Waremme a

été  un  des  pr inc ipaux  témoins  à  charger  gue ses  dépos i t ions  on t  peut -ê t re  é té

f a u s s e s r .  g u t i l  a  d i s p a r u  a u  l e n d e m a i n  d u  v e r d i c t .  L e ' c h a p i t r e  I I I  a p p o r t e . q u e l -

ques  préc is ions  supp lémenta i res  sur  le  rô le  qu t i l  a  joué  dans  le  p rocès  e t

évoque 1a  poss ib i l i té  de  sa  par t i c ipa t ion  au  meur t re  d tE l l i  Jahn.  Le  chap i t re  IV

cont ien t  une ré t rospec t ive  sur  sa  v ie  e t  d ivers  é léments  f ragmenta i res ,  appor -

tés  tou jours  par  P .P.  Maur iz ius ,  conmencent  à  dess iner  d tune man ière  p lus  p ré-

c ise  les  contours  du  personnage.  On en t revo i t  désormais  la  na ture  de  sa  v ie

psycho log igue,  la  p ro fondeur  fasc inante  de  son espr i t ,  tand is  que ses  or ig ines

s a

ce

route ,  le  des t in  lu i  a  p résenté  un  leur re ,  i l  l u i

piège Maurizius est tombé conme sans doute tant

auss i .  A  ce t  é .gard ,  sa  des t inée a  une va leur

( l )  1 b i d . ,  p .  5 1 8 .



- 563 -

res ten t  encore  incer ta ines .  Ma is  les  facu l tês  in te l lec tue l les  de  P.P.  Maur iz ius

sont manifestement impuissantes à saisir  dans son ensemble une individual i té

aussi r iche. Le vieux Maurizius a pu découvrir  que Waremme se cache désormais

à Berl in,  mais son bon sens un peu court  ne va guère plus l -oin :  "Etzel  remar-

qua immédia tement  que l t image 'é ta i t  incomplè te .  Le  personnage dépassa i t  1 'hor i -

z o n  d u  v i e u x "  ( l ) .

Cres t  pourquo i ,  dans  cà t te  p résenta t ion  de  Ï^ la remme,  un  a i r t te  person-

nage do i t  p rendre  le  re la is  pour  nous  1 'exp l iquer  en  nous  appor tan t  ses  propres

l u m i è r e s .  C r e s t  E l l i  J a h n  q u i  r e m p l i t  d t a b o r d  c e  r ô l e .  A u  c h a p i t r e  V I ,  s e s  c o n -

fess ions  eÈ ses  lè t t res  sou l ignent  l robscur i té  de  la  na issance de  Waremme,  son

in te l l igence,  son goûÈ prononcé des  spécu la t ions  abs t ra i tes  ê t  l ta t t ta i t  mys t .é -

r ieux  e t rquas i  d iabo l ique qu t i l  exerce  sur  tous  ceux  qu i  1 'approchent .

Dans 1es  souven i rs  qu tévoque 1e  procureur  généra l ,  percent  sa  bru tS-

1 i t é ,  s a

mesurer

f é roc i t é  è t  cè t t e  f r o i de  dé te rm ina t i on  que  nous permettènt  de

dans tou te  son ampleur  les  longues.  con fess ions  de  Lêonhar t  Maur izaus .

Waremme-t{arschauer apparaît  égfalement lui-même dans le réci t .  Comme

pour  la  p luparÈ des  personnages impor tan ts  du  roman,  l th is to i re  de  son ex is ten-

ce  se  s iÈue à  deux  n iveaux  d i f fé reh ts  du  temps :  i l  appara î t  à  la  fo is  à  l ' épo-

que du  meurÈte  è t  du  procès  e t  à  1 répoque 'p résente  dans  laque11e Etze l  découvre

l te r reur  jud ic ia i re .  Seu le  la  superpos i t ion  de  ces  deux  p lans  du  temps permet

de comprendre  la  personna l i té  de  In la remme dans sa  to ta l i té .  La  rencont re  d rEtze l

avec  lu i  à  Ber l in  nous  appor te  les  rense ignrÉnÈnts  déc is i fs  qu i  éc la i ren t  à  la

fo is  la  courbe généra le  de  son ex is tence e t  le  moment  p réc is  du  meur t re  d rE l l i

Jahn ê t  du  procès  de  Leonhar t .  Passant  aux  aveux ,  i l  nous  apprend qu t i l  a  ê tê

le  compl ice  d tAnna dont  i l  a  a rmérpu is  gu idé  la  rna in  e t  que,  dans  le  p rocès ,

tou t  a  reposé sur  son faux  témoignage.  Le  lec teur  es t  désormais  en  possess ion

de la  seu le  e t  vér i tab le  c le f  de  l rén igme.  I1  comprend que c tes t  l {a remme qu i ,

dans  les  cou l i ssesrag issa i t  rée l lemenÈ,  tand is  que sur  la  scène les  personna-

ges  n ton t  é té  que des  mar ionnet tes  manoeuvrées  par  les  f i l s  qur i l  tena i t  dans

sa main .

( l )  T b i d . ,  p ' .  9 7 .
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Avec ce.portrai t ,  de l^Iaresme-I{arschauer,  nous sonmes en prêsence

drune prouesse Èechn ique.  P Ius  que tou t  au t re ,  i l  révè le  la  maî t r i se  avec  la -

que1 le  l fau teur  man ie  le  p rocédé du  dévo i lement  p rogress i f  dé jà  évoqué à  pro-

pos  d tAnna Jahn.  11  ne  s tag i t  pas  1à  drun  s imp le  p rocédé de  re ta rdement .  B ien

sûr ,  ce t te  mÉthode drexpos i t ion  permet  de  ten i r  le  lec teur  en  éve i l ,  ma is  der -

r iè re  ce t te  v i r tuos i té  avec  laque l le  l rau teur  rassemble  pour  nous ,  de  chap i t re

en chap i t re .  les  é léments  épars  d tun  g igantesque puzzJe,  nous  percevons  cè t te

concordance par fa i te  en t re  le  fond e t  la  fo rme qu i  es t  un  des  p lus  sûrs  garants

de la  va leur  d fune oeuvre  l i t té ra i re .  La  Èechn ique employée i . c i  n tes t  pas  un

s imp le  " t ruc"  de  romanc ier  t rop  hab i le ,  e l le  es t  la  techn ique la  mieux  adaptée

à  l a  m a t i è r e .  C e t t e  m a t i è r e , c r e s t  p r é c i s é m e n t  l a  c o m p l e x i t é  e t  l a  r i c h e s s e

c o n t r a d i c t o i r e  d t u n  ê t r e ,  c e  s o n t  1 e s  s i n u o s i t é s  d e  s a  d é m a r c h e ,  l e s  f l u c t u a -

t i o n s  d e  s e s  a t t i t u d e s ,  l e s  p e r p é t u e l 1 e s  r e m i s e s  e n  c a u s e ,  s a  d i s s i m u l a t i o n

e t  s o n  j e u  d i a b o l i q u e .  I I  n r e s t  p a s  p o s s i b l e  d r a p p r é h e n d e r  d ' u n  c o u p  c e t t e

p e r s o n n a l i t é  ;  o n  n e  p e u È  l a  - s a i s i r .  q u e  p a r  b r i b e s ,  p a r c e  q u e  s a  s t a t u r e

dépasse e t  mêr6e écrase les  au t res  personnages condamnés comne P.P.  Maur iz ius ,

.Leonhar t  e t  E l l i ,  à  ne  vo i r  que cer ta ins  de  ses  aspec ts  ma is  jamais  son image

to ta le .  La  vér i tab le  mesure  de  ce t  homme ne pouva i t  ê t re  donnée que par  une

ind iv idua l i t6  sernb lab le  à  la  s ienne.  Ctes t  pourquo i  nous  devons a t tendre  son

a f f r o n t e m e n t  a v e c  E È z e l r ' l r a d o l e s c e n t  g é n i a I  q u i  m e t  à  n u  s a  n a t u r e  p r o f o n d e ,

p o u r  q u e  s e  m a n i f e s t e  s a  v é r i t a b l e  p e r s o n n a l i t é  e t  q u t i l  n o u s  s o i t  p o s s i b l e  d e

fa i re  la  somme des  rense ignernents  f ragmenta i res  g lanés  ça  e t  1à  à  son su je t

au cours du réci t

NoÈre présentat ion de l{aremme n'a pas échappé aux di f f icul tés qui

décou lenE de la  complex i té  de  sa  personne.  E l le  ne  pouva i t  se  fa i re  que par

é tapes  success ives .  Les  nombreuses  face tÈes  de  sa  personna l i té  sou lèvent  des

quest ions  e t  des  prob lèmes s i  d ivers  que leur  é tude deva i t  fo rcément  ê t re  ré -

par t ie  sur  p lus ieurs  chap i t res .  I , Jaremme nous es t  apparu  drabord  corme le  type

de I ' in te l lec tue l  moderne e t  p lus  par t i cu l iè rement  de  f  in te l lec tue l  européen ( l

dont  Wassermann dénonce le  cyn isme e t  le  goût  s té r i le  des  spécu la t ions  abs t ra i -

tes .  Nous ver rons  auss i  en  lu i  l thomme ju i f  qu i  v i t ,  comme l rauÈeur ,  le  conf l i t

du  juda isme e t  de  l -a  german i té  (2 ) .

C f  .  s u p r a , ,  p .  4 0 7  s q .

Cf  .  in f ra ,p .  685 sq .

( l )

( 2 )
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Mais  ce la  n 'épu ise  pas  la  s ign i f i ca t ion  du  personnage à  qu i  l rau teur

a prêté une dimension surhumaine. CeÈte f igure peut être interprétée au niveau

du mythe, corme une incarnaÈion du principe du mal et comme un instrument de

la  fa ta l i té .  Nous ne  cherchons pas  à  in f léch i r  le  sens  du  tex te ,  nous  ne  fa isons

que répondre  aux  so l l i c i ta t ions  de  l rauÈeur .  I , lassermann lu i -même a  sou l igné

cet  aspec t  de  son personnage.  En comparant  la  lu t te  qu tEtze l  mène cont re  lu i  au

combat  de  Dav id  e t  Go l ia th ,  i l  l u i  a  conféré  une a l lu re  myÈhique.  Nous l i sons

en e f fe t  dans  Etze l  Andergas t  à  ce  propos  :

" I1  s rag i t  au  fond drun  mythe  v ieux  comme le  monde :  c tes t  le  na in

qu i  combat  le  monst re ,  Dav id  cont re  Go l ia th re t  c res t  Dav id  gu i  rempor te  la

v i c t o i r e "  ( l ) .

L e o n h a r t  M a u r i z i u s  n e  s ' y r e s t  p a s  t r o m p é ;  i l  e s t  c e l u i  q u i  a  e u

J-e plus à souffr i r  de Waremme eÈ i l  a vu nettement en lui  une incarnat ion du

d iab le  :

"Je  su is  persuadé,  d i t - i l ,  gu tun  te l  homme n tappara î t  que tous  les

cent  ans ,  tou t  comme un Kep ler  ou  un  Sch i l le r  e t  je  su is  en  même temps persuadé

q u ' i 1  é t a i t  l e  d i a b l e .  O u i ,  l e  d i a b l e  e n  p e r s o n n e . . .  L e  m a l ,  l e  m a l  v é r i t a b l e

es t  in f in iment  ra re  dans  1e  monde,  p lus  ra re  encore  que Kep ler  e t  Sch i l le r "  (2 ) .

Cres t  b ien  éga lement  f  i rnpress ion  que nous  avons  à  la  lecÈure  du

roman. Waremme nous apparaît  comme un ange déchu, un Méphisto moderne. Pour

comprendre  qa  personna l i té ,  i l  fau t  se  souven i r  qu ' i l  es t  I thomme drun dua l isme

fonc ie r .  f l  es tpersuadé qu ' i l  ex is te  dans  Èoute  v ie  humaine  deux  pô1es ex t rêmes.

A un  cer ta in  moment r l fhomme peut  se  déc ider  pour  I tune ou  1 'au t re  des  deux  vo ies

qu i  s 'o f f ren t  à  lu i .  A ins i ,  t r r la remme aura i t  pu ,  conme i l  l tavouer .deven i r  un

"Luther  du  judaîsme" ,  ma is  i l  a  cho is i  de  deven i r  tou t  le  cont ra i re ,  un  Ju i f

renégat .  Toute  I texpL ica t ion  du  personnage rés ide  dans  ce  cho ix  in i t ia l .  Marqué

par  un  dua l isme fondamenta l ,  p iacé  en t re  les  fo rces  pos i t i ves  e t  1es  fo rces  né-

gat ives ,  l Jaremme a  op té  pour  le  pô1e négat i f  de  son ê t re .  Sur  1e  p lan  re l ig ieux

i l  es t  l rhomme du ren iement ,  sur  le  p lan  mora l  i l  es t  l radversa i re  déc1aré  de

tou tes  les  va leurs  communément  admises  e t  son  ac t ion  es t  essent ie l lement  des-

t ruc t r i ce .  I1  reprodu i t  f  image de  l 'ange déchu,

( l )  E t z e l ,  p .

( 2 )  M a u r i z i u s ,

325 .

p .  382 .



- 566 -

A par t i r  de  son ges te  in i t ia l  de  révo l te ,  quas i  consc ien t  e t  dé l i -

béré ,  qu i  I 'a  f i xé  à  jamais  dans  le  ma l ,  i l  l u i  res te ,  coruoe à  l tange déchu,

un orguei l  démesuré qui se l iÈ dans une exaltat ion maladive de eon moi et un

souvera in  népr is  de  l thomme ;  son  in te l l igence pénét ran te ,  parce l le  conservée

de l r in te l l igence d iv inê ,  Dres t  p lus  qu tune fo rce  cor ros ive  e t  sa tan ique qu i

s r a t t a c h e  È  n i e r  t o u t  c e  q u i  s r o f f r e  à  e l l e .  S a  v o l o n t é  d e  s o u m e t t r e  à  s e s  l o i s

tous  ceux  qu i  l tapprochent  es t  serv ie  par  un  ex t raord ina i re  ascendant  sur  les

ê t res  e t  par  un  magnét isme i r rés is t ib le  qu ton  d i ra i t  surna ture l  :

"Quand i l  apparaissait  dans une réunion, hommes et femmes se pres-

sa ien t  au tour  de  lu i  e t  i l s  é ta ien t  complè tement  ensorce lés  par  ses  paro les"  ( l )

Quand Anna e t  L .  Maur iz ius  tombent  dans  ses  re ts ,  i l s  ne  peuvent  p lus

se  l ibérer  e t  i l s  son t  condamnés à  sub i r  ses  lo is .

Ma is  en  dép i t  des  t r iomphes qu t i l  rempor te ,  une maléd ic t ion  pèse sur

1u i .  11  es t  to r tu ré  par  une insa t is fac t ion  fonc iè re  e t  condamné à  er re r  é te r -

ne l lement  sans  gu 'aucun bu t  lu i  semble  jamais  dé f in i t i f .  Ce la  t ien t  au  fa i t

que la  vo ie  négat ive  dans  1aque1 le  i l  s tesÈ engagé ne  peut  le  condu i re  à  la

lumière ou à l taccomplissement de soi-même. Ir laremme ne peut déboucher en déf i-

n i t i ve  que sur  1 réchec  e t  le  désespod- r ,  ma lgré  ses  v ic to i res  passagères .  De mê-

me que l 'ange déchu a perdu déf ini t ivement 1a vis ion du divin,  de même Waremme

a ê tê  re légué dans  les  ténèbres  en  op tan t  pour  les  fo rces  négat ives  ;  i I  s 'es t

condamné au n ih i l i sme dans  leque l  se  te rmine  son ex is tence.

Mais avant de se détruire lui-mâme, i l  sème autour de lui  la destruc-

t ion  comme sr i l  reprena i t  chaque jour  à  son compte  les  paro les  que Goethe prê te

à  Méph is to  :  "Je  su is  l respr i t  qu i  ne  cesse de  n ie r "

Sa fo l ie  des t ruc t r i ce  se  man i fes te  de  la  man ière  la  p lus  tang ib le

au contact de certains êtres comme Anna Jahn et L.  Mauriz ius. 11 ne stapproche

dteux  que pour  les  av i l i r ,  les  asserv i r  e t  en f in  les  dé t ru i re .

Ses  re la t ions  avec  Anna sont  dérou tan tes .  11  éprouve une sor te  d 'aÈ-

t ra i t  mag ique qu i  le  por te  i r rés is t ib lenent  vers  e l Ie ,  ma is  en  même temps i l

ne  s ta t . tache qu tà  la  mépr iser  e t  à  l rhumi l ie r  .  On 1e  vo i t  ba fouer  ce l le

qut i l  a ime e t  t rans former  en  c r im ine l le  ce l le  que. ,  par  a i l leurs ,  i l  i déa l i se .

Dans ce t . t .e  a t t i tude  cont rad ic to i re  s rexpr ime la  ma léd ic t ion  qu i  pèse sur  lu i .

( l )  ï b i d . r  p .  9 8
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I1 entrevoiÈ dans la personne drAnna le but suprême de sa vie,  i l  senÈ lrharmo-

n ie  bur  le  po in t  de , .se  réa l i ser  en  lu i ,  ma is ,  comme ce t te  harmon ie  lu i  es t  à
jamais  re fusée,  i l  p ré fè re  dé t ru i re  Anna,  bu t  suprême qu ' i l  n ra t te indra  pas .

11  es t  condarnné à  dé t ru i re  tous  ceux  qu t i l  es t  condamné à  rechercher .  Cres t

également ce qui se produit  quand Leonhart  Mauriz ius pénëtre dans sa sphère.

I1  semble '  nous  l tavons  dé jà  s igna lé ,  que leur  rencont re  so i t  ins -

cr i te dans le grand l ivre de la desÈinée. A part i r  du moment où l-es deux hommes

sont  mis  en  présence,  un  processus  fa ta l  de  des t ruc t ion  se  déc lenche,  ma is  dans

ce processus  Waremme ne sera  pas  p lus  épargné que sa  v ic t ime, . :

" I 1  f a l l a i t !  d i t - i 1 , 1 l q u e  d e  n o t r e  r e n c o n t r e  n o u s  s o i - t i o n s ' b r i s é s  l u i

e t  m o i "  ( l ) .

Au  début ,  l ravantage lu i  rev ien t ,  i l  vo i t  en  Leonhar t  "une na ture

d iamét ra lement  opposée à  la  s ienne"  qu ' i l  do i t  dominer  e t  rédu i re  à  f  impu is -

s a n c e "  ( l ) .  I 1  v e u t  v a i n c r e  c e t  e s p r i t  m é d i o c r e ,  à  1 a  r é u s s i t e  i n s o l e n t e .  E t

dans ses mains, Lecnhart  a connu, conme i l -  I tavoue lui-même au procureur géné-

ra l ,  "une serv i tude to ta le r r  (2 ) ,  i l  es t  devenu un  b loc  de  "J i re "  maïéab le  ;
Waremme,  te l  un  "vampi re"  qu i  aura i t  sucé son sang,  I ta  p r ivé  de  sa  vo lon té  e t

de  sa  fo rce  de  déc is ion .  Une phrase de  Leonhar t  es t  par t i cu l iè rement  révé la t r i -

c e  :  " J r a c c e p t a i s  c o m m e  u n e  f a t a l i t é  l t a v e n i r  q u t i l  m t a v a i r  p r é p a r ê "  ( 3 ) .  P o u r

lu i ,  Waremme t ien t  l ieu  de  fo rce  supér ieure ,  i l  es t  asserv i  à  ses  déc is ions

corrrme aux forces i rrévocables du dest in.

Mais Waremme lui-même ntest pas non plus sort i  indemne de cette for-

midab le  par t ie .  Faee à  Leonhar t , ,  le  jeu  dangereux  de  des t ruc t ion  e t  de  négat ion

q u i  a  t o u j o u r s  é t é  l r o c c u p a t i o n  e s s e n t i e l l e  d e  s a  v i e  ( 4 ) .  e s t  d e v e n u  e x c e s s i f

e t  son  orgue i l ,  poussé à  des  degrés  ex t rêmes,  a  p réc ip i té  sa  ru ine .  11  nra  pas

vu qu f i l  a l la i t  t rop  lo in ,  qu t i l  p rovoqua i t  t rop  ouver tement  les  fo rces  adver -

ses  e t  s ra t t i ra i t  une r ipos te  de  leur  par t .  F ina lement  i I  es t  v ic t ime de  son

propre jeu audacieux et la déchéance dans laquel le nous 1e tet:rouvons à la f in

du roman apparaî t  conme une sanct ion des

b a f o u ê e s .

fo rces  du  b ien  qur i l  a  tou jours

( l )  I b i d . r  p .

( 2 )  f b i d .  r  p .

(3 )  Tb !d . ,  p .

3 r6 .

381  .

396 .

3 t7 .( 4 )  I b i d . ,  p .
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En l i san t  le  romanr . ,on  ne  peut  s rempêcher  de  penser  au  mythe  de

Faust que divers éléments nous rappel lent.  CresÈ dtabord la parenté de I ' Iaremne

e t  d e  M é p h i s t o ,  t e l l e  q u r e l l e  s e  d é g a g e  d e  c e  q u i  p r é c è d e .  C ' e s t  l t a s s e r v i s s e -

ment  de  Leonhar t  à  son d iabo l ique compagnon.  CresÈ La lu t te  en t re  les  fo rces

du b ien  e t  les  fo rces  du  mal  qu i  se  dess ine  à  l ta r r iè re -p lan .  0n  re t rouve chez

l, laremme la même volonté de conduire sa vict ime à sa ruine et sa chute f inale

n fes t  pas  sans  rappe ler  la  dé fa i te  de  Méph is to  qu i  c roya i t  pour tan t  rempor te r

une v icÈo i re  fac i le .  Jusqurà  ce  po in t  le  rapprochement  esÈ poss ib le ,  i l  s r impo-

se  même avec  év idence.  Ma is  on  ne  peut  a l le r  p lus  1o in ,  au-de là  les  d i f fé ren-

ces  appara issenÈ.

L .  Maur iz ius  n fes t  pas  Faus t ,  ou  du  moins  i l  s 'en  fau t  de  beaucoup

qut i l  lu i  so i t  to ta lement  ass imi1ab le .  S i  Faus t  possède deux  âmes,  Maur iz ius

ne possède, aussi  longtemps qut i l  chemine aux côtés de l^ laremme, que cette âme

pr isonn ière  des  l iens  te r res t res  dont  Ia  pesanteur  l tasserv j - t  à  1a  quête  du

p la is i r  e t  de  la  fac i l i té  ;  i l  es t  tou jours  ce lu i  qu i  s ra t ta rde  en  chemin  pour

pro longer  la  durée  de  l r ins tan t .e t  jusqutà  sa  condamnat ion  i l  ne  connaî t  que

ce cheminement  paresseux  eÈ super f i c ie l .  Cer tes ,  à  la  f in  du  réc i t  i l  émerge

à la  lumière ,  ma is  i l  es t  t rop  Ëard .  ;  quand i l  d iscerne  le  d ro i t  chemin ,  i l

n tes t  p lus  temps pour  lu i  de  recommencer  à  v iv re  car  les  vér i tab les  chances

sont  passées  e t ,  inadapté  au  monde,  i l  ne  peuË connaî t re  comme FausÈ les  b ien-

f a i t s  d ' u n e  a c t i v i t é  u t i l e .  S a  f i n  l a i s s e  f  i m p r e s s i o n  d ' u n e  t r i s t e  d é f a i t e ,

b ien  que l , Ia renrne,  son  adversa i re ,  sor te  lu i  auss i  b r isé  du  conf l i t  qu i  les  a

o p p o s é s .

Dans 1e  personnage de  Leonhar t  Maur iz ius  s texpr ime une v is ion  pes-

s imis te  de  I 'humani té  e t  quand nous  cons idérons  sa  des t inée,  nous  ne  d iscernons

aucune raison dtespérer en l thomme. Cet homme nous apparaît  en effeÈ comme un

êt re  fa ib le ,  manoeuvré  par  des  fo rees  malé f iques ,  soumis  à  l fe r reur  eÈ à  la

f a u t e .

L .  Maur iz ius  sub i t  un  t r ip le  dé termin isme :  la  p ress ion  con juguée

d e  l r d p o q u e ,  d e  l a  s o c i é t é  e t  d e  l a  f a m i l l e  p è s e  s u r  l u i ,  i l  e s È  m a r q u é  p a r

une fa ib lesse  de  caracÈère  na ture l le  qu i ,  dès  le  début ,  je t te  une ombre  sur  son

ex is tence,  en f in  i l  semble  que Le  des t in  s tacharne sur  lu i  e t  l rassu je t t i sse

à une nécess i té  impér ieuse.  Que resÈe- t -11  a lo rs  de  la  l iber té  humaine ,  dans

que l le  mesure  ce t  homme es t - i l  responsab le  de  l rex is tence qu t i l  a  menée ?
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Responsab i l i té  e t  cu lpab i l i té

La réponse de l , lassermann à ceÈte quest ion est tout en nuances eÈ, à

1a l imite,  presque ambiguë. LrauÈeur place son personnage devant trois instan-

ces  success ives  chargées  de  l -e  déc la rer  coupab le  ou  innocent ,  c res t -à -d i re ,  en

déf in i t i ve ,  chargées  de  se  prononcer  sur  son degré  de  responsab i l i té ,  pu isqut i l

n r e s Ë . p a s  d e  r é e l l e  c u l p a b i l i t é  s a n s  e f f e c t i v e  r e s p o n s a b i l i t é .

Le  t r ibuna l  de  la  jus t i ce  humaine  es t  la  p remière  ins tance devant

laque l le  Maur iz ius  do i t  répondre  de  ses  ac tes .  Ce t r ibuna l  1u i  impute  une fau te

eÈ lu i  reconnaî t 'une  responsab i l i té  en t iè re .  Ce fa isan t  i l  se : t rompe doub lement .

D t u n e  p a r t ,  L e o n h a r t  n r e s t  p a s  1 e  m e u r t r i e r  d r E 1 l i 1  d f a u t r e  p a r t ,  s r i l  l t é t a i t

réel lement. ,  comme le prâtend le t-r ibunal,  i l  conviendrai t  encore de démêIer dans

les  ac tes  qu 'on  lu i  a t t r ibue  la  par t  de  responsab i l i té  e t  le  rô le  des  impondé-

rab les .  Ma is  la  jus t i ce  humaine  ne  veut  n i  ne  peut  le  fa i re .  En rendanÈ son ju -

gement ,  e l le  ne  nous  éc la i re  pas  sur  l thomme qu i  lu i  a  ê tê  p résenté ,  ma is  s im-

p lement  sur  sa  propre  incapac iËé à  a l le r  au-de là  de  1a  sur face  t rompeuse des

f a i t  s

L .  Maur iz ius  es t  ensu iËe conf ron té  au  Èr ibuna l  de  sa  propre  consc ien-

ce .  11  se  sent  innocent  du  meur t re  de  sa  femme,  mais  i1  reconnaî t  que l r idée

l t e n  a  e f f l e u r é ;  i I  p e n s e  q u e ,  " a y a n t  e u  c e  d é s i r  c r i m i n e l " ,  i l  n r e s t  p a s  e x e m p t

d e  c u l p a b i l i t é . . .  e t  e n c o r e  b i e n  m o i n s  i n n o c e n t "  ( l ) .

Cet te  confess ion  esÈ in té ressante  e t  ins t ruc t i ve  pour  deux  ra isons .

Maur iz ius  cons idère  d tabo id  que la  fau te  peut  ex isÈer  sans  qure l le  se  so i t  ma-

t é r i a l i s é e  d a n s  u n  a c t e .  B i e n  q u r i l  n t a i t  p a s  c o n d u i t  j u s q u r à  s o n  t e r m e  l r i d é e

du cr ime, i l  se reconnaît  néanmoins une certaine culpabi l i té.  Dans un deuxième

temps,  i l  s ra t t r ibue  une cu lpab i l i té  p lus .subt i le  e t :  p ro fonde en  reconna issant

q u e  s a  v i e  n e  s t e s t  p a s  d é r o u l é e  d a n s  u n  é t a t  d t i n n o c e n c e ;  i l  p r e n d  c o n s c i e n c e

dtune fauÈe qu i  se  s i tue  au  n iveau caché de  la  v ie  in té r ieure  :

" L a  j u s t i c e  t r a  f r a p p é  p o u r  u n e  f a u t e  q u i  n t e s t  p a s  l a  t i e n n e ,  s a n s

doute ,  ma is  tu  Ees tes  maud i t  pour  ce l le  que tu  as  commise;  peut -â t re  a - t -e l le

é té  p lus  g rave que tu  ne  Ie  c ro is .  S i  tu  ne  le  comprends pas ,  suppor te - le  sans

comprendre"  (2 ) .

( l )  f b i d . ,  p .  4o7 .

(2 )  Tb id .  ,  p .  446 -7 .
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Le.gard ien  de  pr ison  Kt raku tsch  représente  1a  t ro is ième ins tance qu i ,

dans le roman, porte sur L. Mauriz ius le jugement déf ini t i f .  Indéniablement i l

incarne une autor i té morale et à rnaints égards i l  fa i t  f igure de porte-parole

de lrauteur.  Mauriz ius lui  demande un jour si  âes innocents sont injustement

re tenus  à  la  p r ison  de  Kressa e t  q t i l -  pense que lu i - ruêne,  p r isonn ier  depu is

dix-huit  ans, esÈ coupable ou innocent.  On connaît  la réponse de Klakutsch, le

suicide par leguel i l  proclane lr innocence de Maurizius et avoue en même temps

son impu issance à  fa i re  t r iompher  ce t te  vér i té  pour tan t  essent ie l le  e t  à  mod i -

f  ie r  le  cours  des  choses .  . .

On mesure  main tenant  la  complex i té  de  la  pensée de  l rau teur .  Dans ce

romanr l rhomme nous apparaît  à la fois cornme coupable et innocent.  11 est cou-

pab le  du  fa i t  de  sa  to rpeur  mora le ,  des  perpétue ls  à -peu-près  qu i  lu i  t iennent

l ieu  d fac t ions  ;  i l  es t  coupab le ,  conme Leonhar t ,  de 'ne  pas  imposer  à  sa  v ie

un cours dêterminé, de ne pas rechercher dé1ibér6ment la lumière. Mais par ai1-

leurs  tou tês1ces  imper fec t ions  sembl -en t  te l lement  ind issoc iab les  à  la  fo is  de

la  na ture  humaine  e t  du  monde humain  qu ton  hés i te ra  à  en  fa i re  endosser  à  1 'hom-

me I 'en t iè re  responsab i l i té .  L 'homme es t  par  dé f in tÈ ion  l i rn i té ,  innpar fa i t ,  voué

à  l r i n c e r t i t u d e  e t  à  l t e r r e u r ,  c o n m e  l r a f f i r m e  l e  p h i l o s o p h e  M e l c h i o r  G h i s e l s  :

"Ent re  chaque pas  e t  le  su ivant ,  i l  y  a  tou te  la  fa ib lesse ,  tous  les

manquements ,  tou tes  les  e r reurs ,  de  nob les  er reurs  par fo is ,  dont  nous  nous  ren-

d o n s  c o u p a b l e s "  ( l ) .

C e r t e s ,  1 ' ê t r e  p o r t e  é g a l e m e n t  e n  l u i  l a  p o s s i b i l i t é  d u  b i e n ,  m a i s  i l

v l t  d a n s . u n  u n i v e r s  q u i  r é d u i t  c h a q u e  j o u r  à  n é a n t  c e t t e  p o s s i b i l i t é .  C t e s t

ce  que dérnont re  la  des t inée de  Leonhar t  Maur iz ius .  Les  fo rces  du  b ien  nré ta ien t

pas  absenÈes en  lu i ,  e l les  n ron t  cessÉ de se  man i fes te r  au  cours  des  longues

années de  dé ten t ion .  Ma is  touÈ.se  passe conme s i  ces  fo rces  nrava ien t  pu  s tépa-

nou i r  que dans  l tun ivers  le  p lus  a r t i f i c ie l  qu i  so i t ,  ce lu i  de  la  p r ison .  Peut -

être l {assermann a-t- i I  voulu démont.rer à travers son personnage que 1'homme

,doué de facultés morales rnéiâiocres, ce qui est le cas le plus contrnun-,

ne  peut  rés is te r  à  l tépreuve du  monde.  Son ro rnan t radu i t  1a  fa ib lesse  d 'un  ê t re

humain imparfai t  en soi  et  dont l t imperfect ion est encore augmentée par la

p r e s s i o n  q u t e x e r c e  s u r  l u i  l r u n i v e r s .

( l )  f b i d . ,  p .  3 6 6 .
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La réponse de  K laku tsch  à  l r in te r rogat ion  du  dé tenu es t  op t i ro is te

dans  la  mesure  où  eL le  p roc lame l t innocence de  l rhomme.  Mais  e l le  es t  éga lement

pess imis te  dans  la  mesure  où  e l le  egp l ique ce t te  innocence non par  l rabsen-

ce  drer reur  ma is  par  le  carac tère  inév i tab le  de  la  fau te .  On ne  peut  sans

doute  pas  ten i r  l rhomme pour  coupab le  e t  responsab le  de  ses  fau tes ,  ma is  ce la

n ten lève  r ien  à  la  réa l i té  de  ses  fau tes .

AUTRES REFLEXIONS SUR LE THEME DE LA RESPONSABILITE
'.

Cfes t  dans  LrAf fa i re  Maur iz ius  que l ^ lassermann es t  a l lé  1e  p lus  lo in

dans  sa  ré f lex ion  sur  le  thème de la  responsab i l i té .  Ma is  1es  débuts  de  ce t te

réf lexion ne daËent pas de la rédact ion de ce roman. Dans deux nouvel les des

premières  annêes,  ce  mot i f  es t  dé jà  ne t tement  esqu issé .

Ces  nouve l l es ,  D ie  Schaf fner in  (1897)  e t  T reunt iz  und Aurora

(1906) ,  décr ivenË touÈes deux  le  nâme processus  qu i ,  d run  ê t re  except ionne l le -

menÈ bon fa i t  un  meur t r ie r  é t ranger  au  ges te  qur i l  commeÈ.  Un peu à  la  rnan iè re

de K le is t  dans  Michae l  Koh lhaas ,  le  début  de  chaque réc i t  sou l igne les  mér iËes

moraux  du  personnage que nous  ver rons  par  la  su i te  se  t rans former  en  assassrn .

Treun i tz  es t  1e  type  du  bon o f f i c ie r  va leureux  dont  1a  car r iè re  es t  i r réprocha-

b le .  Dans D ie  Schaf fner in ,  l r in tendant  Me ixner  esÈ un parangon de  ver tu ,  sans

mal ice  mais  non pas  soÈ ;  d tun  carac tère  doux ,  i l  ne  suppor te  pas  la  v io lence

et  i l  fa i t  p reuve d tune pa t ience e t  d rune dé l i ca tesse angé l iques  ;  ses  sent i -

ments  f i l i aux  sont  d rune in tens i té  touchante .

Les deux hommes se trouvent ensuite pr is dans un réseau inextr icable

où leur  vo lon té  es t  rap idement  ann ih i lée .  Treun i tz  es t  p lacé  en t re  Aurora  e t

l ramant  de  ce l le -c i ,  Me ixner  en t re  le  rég isseur  Truchs  e t  Fanny Leutho ld ,  " la

rég isseuse" ,  maî t resse  de  Truchs .  Dans Les  deux  cas  se  produ i t  un  semblab le

phénomène dra l iénat ion ;  Me ixner  e t  T reun i tz  tuent  leur  r i va l ,  commet tan t  a ins i

un  c r ime qu i  ne  leur  appar t ien t  pas  e t  qu i  se  s i tue  à  l ropposé de  leur  vér i tab le

nature .  A  un  cer ta in  moment  de  l tac t ion ,  une mêtamorphose s ropère  en  eux  e t  leur

l ib re  a rb i t re  es t  abo l i .  I l s  ag issent ,  poussés  par  des  femmes d iabo l iques ,  comm€

les  ins t ruments  d tune pass ion  qur i l s  son t .  impu issants  à  dominer .  E t  devant  les

juges ,  aucun dreux  ne  se  reconnaî t  une cu lpab i l i té  vér i tab le .  L to f f i c ie r  Treu-

ni tz voi t  en Aurora la vraie coupable :
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t 'Je perçois clairement maintenant que les gens me tiennent pour cou-

pable .  Moi-même,je ne peux dire si  je ne sens coupable ou innoeent.  Je ne peux

p a s  1 e  d i r e .  C r e s t  A u r o r a  q u i  l ' a  v o u l u "  ( l ) .

Meixner,  lu i ,  est comparable à Michael Kohlhaas ;  après la mort de

Truchs, i l  éprouve moins le sent iment drune faute que celui  dtavoir  retrouvé

sa d ign i té  d rhomme :

"Ses  yeux  br i l la ien t  dans  son v isage coûne s t i l  vou la i t  d i re  :  ma in-

tenant  je  peux  de  nouveau me présenter  à  mo i -même"  (2 ) .

On vo i t  que ces  deux  nouve l les  qu i  n ton t  par  a i l le r - r rs  d rau t re  p ré ten-

t ion  que ce l le  d rê t re  des  réc i ts  agréab les  sou l ignent  dé jà  l r in te rva l le  qu i

sépare  1a  fau te  matér ie l lement  cons ta tab le  de  1a  no t ion  de  responsab i l i té  e f fec-

t i v e .

Ctes t  une idée qu i  ressurg i t  dans  Chr is t ian  l . Iahnschaf fe ,  à  p ropos  du

crime de Niels Heinr ich Engeschal l .  La marquè extér ieure de 1a culpabi l i té est

pa ten te  e t  même cr ian te .  Le  ges te  meur t r ie r  es t  d rau tan t ; lus  od ieux  e t  révo l -

tan t  que Ruth  Hof fmann,  la  v ic t ime,  a 'e tê  p résentée  comme l t incarnaÈion  de  la

pure té  e t  de  l t innocence.  Ce meur t re  es t  auss i  une pro fanat ion  des  p lus  hautes

va leurs  humaines .  Cependant ,  ma lgré  son carac tère  révo1tan t ,  i1  n tes t  pas  1a

marque d f  une ind iscu tab le  cu lpab i l i té .

Toute la démonstrat ion de I . Iassermann tend à innocenter Niels Heinr ich

en 1e  présentan t  comme un ê t re  p r ivé  de  l iber té .  Cet  homme rus t re  ne  peut  ê t re

tenu pour responsable de ses actes dans la mesure où i1 a à peine échappé à la

bes t ia l i té  o r ig ine l le ,  où  i l  es t  encore .  p r isonn ier  du  chaos  des  ins t inc ts  e t

des  sombres  pu ls ions .  N ie ls  I le in r ich  es t  to ta lement  dé terminé ;  i l  esÈ le  p ro-

du i t  du  chômage,  des  bas- fonds  e t  de  l ta lcoo l i sme.  Cres t  ce  que comi rer rd  Chr is -

t ian  Wahnschaf fe ,  le  juge idéa l .  11  se  re fuse  à  p rononcer  une sentence qu i ,  une

fo is  pour  tou tes ,  déc idera i t  de  la  cu lpab i l i té  ou  de  l r innocence.

Dans Laudin et les Siens, I^ lassermann parvient à

c l  a i re

Preuves

de ces  ques t ions

rnaÈér ie l les  de

en exposant  le  cas de Conrad Lanz.

l a  cu lpab i l - i t é  son t  man i fes tes ,  ma is

une formulat ion plus

Une fo is  encore ,  les

les  excuses  donÈ

( l )

( 2 )

D ie  Schwestern ,  p . t 25 .

Frânk ische Erzâh lungen,  p .  338.
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pour ra i t  bénéf ic ie r  l raccusé le  sont  p lus  encore .  Ana lysant  sa  ProPre  s iÈuaEion ,

Conrad Lanz se -sent à mi-chemin entre une existence exeroplaire et une condui-

te  répréhens ib le .  11  se  re fuse ,en  tou t  cas  à  endosser  l ren t iè re  responsab i l i tê

de  ses  ac tes .  11  nous  d i t  comnent  sonrmei l la ien t  en  lu i  de  grandes poss ib i l i tés

in te l lec tue l les  donÈ 1 tépanou issement  é ta i t  perpé tue l lement  en t ravé  par  la  dé-

t resse  matér ie l le  dans  laque l le  i l  v iva i t .  La  na léd ic t ion  qu i  ava i t  marqué son

enfance e t  son  ado lescence ava i t  fa i t  na î t re  en  lu i  un  beso in  de  compensaÈion .

I1  rechercha i t  un  succès  qu i  le  dédomrnagera i t  de  tou tes  1es  f rus t ra t ions  passées .

Ce succès  lu i  a  semblé  un  jour  à  por tée  de  la  ma in  dans  le  domaine  de  la  sc ience

où se  sont  révé1ées ses  except ionne l les  capac i tés .  Cres t  a lo rs  que '  Pour  mener

à  b ien  ses  pro je ts  sc ien t i f iques ,  i1  es t  devenu faux-monnayeur ,  s ra t t r ibuant

a ins i  les  moyens que la  soc ié té  lu i  re fusa i t .  La  jus t i ce  humaine  l ra  déc la ré

coupab le ,  ma is  une jus t i ce  supér ieure  l t innocenÈera i t  sans  doute  dans  1a  mesure

où,  recherchant  les  causes  pro fondés de  ses  ac tes ,  e1Le devra i t  a t t r ibuer  à  la

soc ié té  la  p lus  g rande par t ie  de  la  responsab i l i té .  Conrad Lanz  a  é té  poussé à

s o n  g e s t e  p l u s  q u t i l  n t a  a g i  l i b r e m e n t .

Wassermann mont re  comment  la  no t ion  de  cu lpab i l i té  es t  d i f f i c i le  à

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

de  l iber tê .  La  jus t i ce  humaine  a  tendance à  dédu i re  1a  cu lpab i l i té  de  l rac te

cos111is;  or l racte ne saurai t  la déf inir ,  courme le prouvenÈ le cas de Conrad Lanz

et  ce lu i  de  N ie ls  He inr ich  Enge lscha l l .  Inversement ,  la  eu lpab i l i té  peut  ex is te r

en  l tabsence de  tou te  acÈ ion  répréhens ib le ,  comme 1e p- roc lame LeonharÈ Maur iz ius .

Tout  se  joue en  fa i t  au  n iveau de  la  v ie  in té r ieure  où  s té laborent  les  ac tes  de

I thomme.  Fcur  éva luer  le  degré  de  cu lpab i l i té ,  i l  conv iendra  de  s r in te r roger  sur

1e  degré  de  dé termin isme,  sur  la  parÈ de  responsab i l i té  ou  d ' i r responsab i l i té

dont  témoignent  ces  ac tes .  Ma is  l tauËeur  pense que la  jus t i ce  des  t r ibunaux es t

incapab le  de  descendre  jusque dans  ces  zones  pro fondes de  la  consc ience.  Sa dé-

marche devra i t  ê t re  de  na ture  psycho log ique e t  mora le ,  ma is  e l le  ne  veuË sra t -

tacher  qu taux  fa i ts  ex té r ieurs .

Tout  se  compl ique encore  quand on  songe que 1a  jus t i ce  es t  môme assez

souvent  incapab le  de  percevo i r  avec  ne t te té  ces  s imp les  fa i ts  b ru ts  d raprès  les -

gue ls  e1 le  p ré tend juger
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LA RECHERCHE DE LA VERITE

Une fo is  de  p lus ,  i l  s 'ag i t  1à  d 'un  thème qu i  a t te in t  son  p lus  be l

épanouissement dans LrAffaire Mauriz ius ;  i l  se retrouve néanmoins dans un grani

nombre  drau t res  oeuvres .  Tantô t  son  exp lo i ta t ion  donne l ieu  à  des  cons idéra t ions

re la t i vement  t rad i t ionne l les  que l ron  re r rcont re  chez  1a  p lupar t  des  écr iva ins

ou des cinéastes qui se sont intéressés à ce problème de la recher 'èhe de la vé-

r i tê ,  ta i i tô t  l rau teur  nous  l i v re  des  cons idéraÈ ions  or ig ina les  qu i  témoignent

drune ré f lex ion  personne l le .

.  
L ' a n a l y s e  t r a d i t i o n n e l l e

La pr inc ipa le  d i f f i cu l té  qu i  para lyse  la  jus t i ce  humaine  dans  son

appréc ia t ion  des  fa i ts  t ien t  à  I t imp, : r fec t ion  nême de l thomme,  au  carac tère  l i -

m i té  e t  sub jec t i f  de  ses  sens  e t  de  son espr i t ,  ce  qu i  se  révè le  auss i  b ien

dans les témoignages que dans les jugements rendus

Tout témoignage humain comporte une marge dt i rnprécision voulue ou'- ,

le plus fréquemment,  inconsciente. Waremme-lJarschauero sur le témoignage de

qu i  repose dout  1 réchafaudage de  l raccusat ion ,  en t re t ien t  dé I ibérément  l te r reur

e t  f in i t  par  la  fa i re  admet t re  pour  la  vér i té .  La  jus t i ce  esÈ incapab le  de  dé-

ce le r  der r iè re  ses  dépos i t ions  la  per f id ie  de  ses  in ten t ions .

Ai l ' l 'eurs, Wassermann montre comment les témoins ]ss ,plus sincères

nront  eu  souvent  qurune v is ion  f ragmenta i re  des  fa i ts ,  à  mi -chemin  enÈre  la

percept ion  consc ien te  e t  l rha l luc ina t ion .  Ces  percept ions  in i t ia les ,  1e  p lus

souvent  confuses ,  sub issent  ensu i te  1 tépreuve du  Èemps qu i  les  émousse;  e l les

sont en outre soumises aux modif icat ions que leur impose f  imaginaÈion humaine,

s i  b ien  que la  dépos i t ion  des  témoins ,  nôme de bonne fo i ,  n ra  souvenÈ p lus  r ien

de couunun avec  les  réa l - i tés  qure l le  p ré tend res t i tuer .  L tA f fa i re  Maur iz ius  mon-

t re  éga lement  comment  le  degré  de  c réd ib i l i té  e t  l -a  fo rce  de  persuas ion  drun

témoignage sont  fonc t ion  de  la  personna l i té  de  ce lu i  qu i  dépose à  la  bar re ,  de

,sa  pos i t ion  soc ia le ,  de  son hab i le té  à  s texpr imer .  Waremme- I^Jarschauer  a  de  p lus

grandes chances  d tê t re  en tendu par  le  t r ibuna l  que l tobscur  employé des  pos tes

qui a assisté au meurtre. Ce dernier,  malhabi le à manier la langue, ne parvignt

pas  à  donner  une v is ion  c la i re  des  fa i ts  ;  i l  n tes t  pas  c ru  parce  que ses  paro-

les sont reléguées dans lrombre par l f intervent ion souveraine et br i l lante de

I,Iarerme.
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La plupart  du temps, la just ice se trouve en présence de deux ou

p lus ieurs  vers ions  des  fa i ts .  Ces  vers ions  sont  auss i  p laus ib les  l tune que

l rauÈre  e t  la  jus t i ce  a  I t impress ion  de  devo i r  cho is i r  en t re  deux  vér i tés .  Le

roman Laudin et les Siens en donne des exemples signi f icat i fs.  Laudin est pr is

en t re  d i f f é ren tes  dépos i t i ons  qu i  p rê ten t  à  l a  nême réa l i t é  des  v i sages  con t ra -

d i c to i res .  La  s i t ua t i on  con juga le  du  ménage  Har tmann  peu t  ê t re  i nÈe rp ré tée  en

faveu r  de  l t un  ou  de  l r au t re  des  deux  époux ,  se lon  qu te l l e  es t  p résen tée  pa r

Conrad Lanz ou par  Br ig i t te  Hartmann.  11 en va de même pour le  couple Al tacher :

de  l a  dépos i t i onde  5 .6165cJ re r  ou 'de  ce l l e  de  son  époux  se  dégage  l a  même impres -

s ion  de  v ra i semb lance  e t  de  bonne  fo i .

Para l lè lement  à  la  f rag i l i té  des  témoignages,  Wassermann dénonce

l tabsence de  va leur  de  cer ta ins  .aveux  auxque ls  la  jus t i ce  accorde une impor tance

excess ive .  L taveu ne  peut  ê t re  cons idéré  comme une preuve car  i l  es t  souvent

le  fa i t  d fun  innocent .  Ses  ra isons  peuvenÈ ê t re  rnu l t ip les .  Dans Chr is t ian  Wahn-

schaf fe ,  l raveu de  Joach im He inzen,  après  le  meur t re  de  Ruth  Hof fmann,  es t  ce lu i

d run  ê t re  i r responsab le  qu i  ne  mesure  pas  la  por tée  de  ses  paro les  ;  dans  C la-

r i s s a  M i r a b e l ,  1 ' a v e u  d e  l r h é r o i n e  q u i  s t a c c u s e  à  t o r t  d u  m e u r t r e  d e  l r a v o c a g

Fua ldès  es t  ce lu i  d tune personne au  tempérament  fan tasque qu i ,  dans  une exa l ta -

t ion  romanesque,  aceompl i t  un  ges te  théât ra l .  Dans aucun de  ces  deux  cas ,  les

a v e u x  n e  c o r r e s p o n d e n t  à  l a  r é a l i t é ,  i l  n r e n  r e s t e  p a s  m o i n s  q u t i l s  s r i m p o s e n t

avec autant de force que 1a vér i té

Conf ron tée  à  p lus ieurs  vér i tés ,  la  jus t i ce  se  dé termine le  p lus  sou-

vent  en  fonc t ion  de  ses  propres  pré jugés .  Les  rnag is t ra ts  sonÈ souvent  p révenus,

leur  démarche dénote  un  manque drob jec t iv i té  e t  d r impar t ia l i té  qu i  es t  p resque

tou jours  inconsc ienÈ,  ma is  qu i  por te  g ravement  p ré jud ice  à  l -a  vér i té .  Cres t  |e

cas Pour le procureur Andetgast qui ,  dans le procès Maurizius, a cherché à im-

poser  sa  propre  v is ion  des  fa i ts  e t  à  accréd i te r  une théor ie  qu i  p réex is ta i t

à  1 r é t u d e  d e s  d o s s i e r s .  A n d e r g a s t  a  p o s é  L e  p o s È u l a t  d e  1 a  c u l p a b i l i È é  d e  l r a c -

c u s é .  S a  d é m o n s t r a t i o n  u l t é r i e u r e  n t a  é t é  p o s s i b l e  q u t a u  p r i x  d e  1 ' é l i m i n a t i o n

sys ténat ique de  tou tes  les  données conÈra i res  à  ce  pos tu la t .  On a .e f fec tué  dans

l e s  t é m o i g n a g e s  u n  c h o i x  d é l i b é r é ,  e n  f o n c t i o n  d e  l t i d é e  à  d é m o n t r e r ;  c r e s t

ainsi  que seuLes ont été retenues les déposit ions de Waremme-l^ larschauer et

quron n ta  même pas  jugé u t i le  de  les  vér i f ie r .  ReprenanÈ le  doss ie r  Maur iz ius

dix-huit  ans pfus tard, le procureur général  découvre toute cette sorme dtappro-

x imat ions ,  d fen torses  aux  fa i ts ,  de  fa ls i f i ca t ions ,  de  s i lances  qu i  on t  carac té-

r i sé  l r ins t ruc t ion  auss i  b ien .  que le  dérou lement  du  procès .
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11 s raperço i t  que la  vér i té  inscr i te  dans  les  fa i ts  a  ê té  é l im inée

au pro f i t  d rune in te rpré ta t ion  sub jec t ive ,  sans  doute  br i l lan te  e t  conva incanËe

mais  qu i  n 'ava i t  que la  so l id i té  d run  échafaudage in te l lec tue l .

Une autre entrave au Èrôomphe de la vér i té est le caractère écrasant

e t  te r r i f ian t  qu te l le  p résente  pour  cer ta ins .  11  es t  des  gens  qu i  ne  peuvent

la regarder en face sans sent ir  leur monde chanceler.  Un des premiers héros de

Wassermann en fa i t  dé jà  l texpér ience.  Dans te  Mo loch,  Arno ld  Ansorge a ime pas-

s ionnément  1a  vér i té  e t  i1  pense qure l le  do i t  gouverner  le  monde.  Ma is  rap ide-

rnenÈ i l  s taperço i t  que,  s t i l  esÈ bon pour  lu i  de  la  connaî t re t  en  tou te  c i rcons-

tance,  d tau t res  pré fèren t  ê t re  perpétue l lement  aveug lés  :  " les  uns  v ivenÈ de

mensonge,  les  au t res  de  vér i té "  ( l ) .  La  vér i té  ne  cons t i tue  pas  pour  chacun 1ré-

16ment  v i ta l  idéa l ,  e l le  n fes t  pas  une donnée un iverse l le  sur  laque l le  tou t  le

monde sera iÈ  prê t  à  s taccorder .  Arno1d Ansorge do i t  admet t re  que le  bonheur  des

hommes ne Peut  s taccomoder .d rune vér iÈé un ique e t  con t ra ignante .  Ce bonheur  sup-

pose au  cont ra i re  l fex is tence d tune vér i té  aux  mul t ip les  face t tes  souvent  con-

t r a d i c t o i r e s  e t ,  à  l a  l i m i t e ,  l a  v i e  n r e s t  f a i t e  q u e  d e  m e n s o n g e s .  L a  v é r i t é  d e -

vient ainsi  une not ion éminemment relat ive et cette relat iv i té ouvre la porËe

à tous  1es  accor fÀdements  e t  a  des  consêquences  inca lcu lab les  dans  tous  les  do-

maines  de  laov ie  humaine .  S i  on  l radmet ,  ce  sera  par tou t  le  règne de  l rà -peu-

près ,  i1  n 'ex is te ra  p lus  aucune va leur  abso lue ,  rnême pas  ce l le  de  la  jus t i ce  :
t t s i  l e  mensonge  n res t  qu tun  mo t  don t on  peu t  s taccommoder ,

a l o r s  l a  j u s t i c e  n ' e s t .  e l l e - m ê m e  q u r u n  m o t .  S r i l  e s t  i m p o s s i b l e  d r i m p o s e r  u n e

vér i té  un ique,  a lo rs  on  ne  peut  pas  non p lus  ins taurer  Ia  jus t . i ce"  (2 ) .

Les  honures  e t  Ia  vér i té  sonÈ a ins i  fa i ts  que leurs  in té rê ts  sont  sou-

venÈ cont rad ic to i res ,  le  t r iomphe de I tun  s taccompagnant  de  la  dé fa i te  de  l rau-

t re .  Cres t  une des  leçons  t rès  pess imis tes  qu i  se  dégagent  de  L tA f fa i re  Maur iz ius

Le procureur  généra l  e t  la  vér i té  qu i  devra ien t  Ê t re  des  a l l iés  sont  p résen-

tés  comme des  adversa i res .  auss i  long temps que les  théor ies  d tAndergas t  l rempor -

tenÈ,  la  vér i té  succombe e t  Maur iz ius  es t  re tenu pr isonn ier .  Quand à  la  f in  du

roman l te r reur  jud ic ia i re  es t  découver te ,  la  v ic to i re  de  1a  vér i té  s taccompagne

( l )  D e r  M o l o c h ,  p .  1 8 6 .

( 2 )  T b i d . ,  p .  1 8 7 .
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de la chute du procureur général  dont le nonde se disloque et sreffondre. La

révé la t ion  de  la  vér i té  es t  fa ta le  pour  lu i ,  e1Le le  b r ise  dé f in l t i vement .  S i

A n d e r g a s È  s r e s t  o p p o s é  s i  L o n g t e m p s  à  c e t t e  r é v é l a t i o n  c t e s t  q u r i l  s e n t a i t

qu te l le  é ta i t  incompat ib le  avec  son sys tème eE sa  propre  ex is tence.  Contempler

La vêr i , tê revenaiÈ pour lui  à se détruire soi-nême.

I l  semble  que pour  Leonhar t  Maur iz ius ,  i r jus tement  condanné e t  dé tenu

la  lumière  appor tée  dans  son a f fa i re  devra i t  â t re  1 révénement  suprêrne ,  1e  cou-

r o n n e m e n t  d e  l f e x i s t e n c e .  O r  i l  n t e n  e s t  r i e n .  L a  v é r i t é  e s t  p o u r  l u i  é c r a s a n -

te  e t  son  t r iomphe le  p r ive  de  1a  seu le  lumière  qu i  éc la i ra iÈ  sa  v ie ,  de  l r ima-

ge idéa le  d tune Anna Jahn innocente  eÈ pure  qu t i l  ava i t ,  p réservée jusque 1à .  Ce

que découvre  Leonhar t ,  c res t  essent ie l lement  1a  cu lpab i l i té  e t  l r incons is tance

drAnna qu t i l  f in i t  par  admet t re  au  te rme d tune dou loureuse c r ise  de  doute .  La

véri té qui devrai t  Ie sauver lui  assène en réal i té le coup fatal  dans la mesure

où,  comme pour  Andergas t ,  e l le  por te  a t te in te  à  un  des  suppor ts  essent ie ls  de

son un ivers .

On vo i t  sur  que l  paradoxe.Tepose L 'A f fa i re  i laur iz ius .  Le  procureur

généra l  dont  c res t  la  miss ion  de  fa i re  ja i l l i r  la  vér i té  e t  le  condamné qu i ,

sernb le - t - i1 ,  aura i t  le  p lus  g rand in té rê t  à  ce  que son cas  so i t  dénâ1é,  sont

p r é s e n t é s  l r u n  e È  l t a u t r e  c o m m e  l e s  v i c t i m e s  d e  l a  r e c t i f i c a t i o n  d e  l r e r r e u r

j  ud' ieiaire .

A  cô té  des  remarques sur  1a  f rag i l i té  des  témoignages e t  Ia  sub jec-

t i v i té  des  juges ,  le  roman o f f re  des  perspecÈives  p1-us  neuves  sur  la  recherche

de la  vér i té .  Par  cerÈa ins  de  ses  aspecÈs,  i l  esÈ sans  douÈe un roman po l i c ie r ,

mais i l  stagi t  drun roman pol- ic ier étonnannnent r iche et complexe.

L ' A f f a i r e  M a u r i z i u s roman  de  l a  découve r te  de  l a  vé r i t é .

11 es t  complexe drabord  parce  qu ' i l  s tag i t  de  fa i re  la  lumière  sur

des  événemenÈs v ieux  de  p lus ieurs  années e t  qu i  on t  dé jà  fa i t  L 'ob je t  d rune

déc is ion  de  jus t i ce .  Ent re  E tze l  e t  ces  événements ,  se  dresse la  doub le  bar r iè re

du temps et <iu procès qui leur a donné une forme déf ini t ive et inÈangible.

On décèle dans le l ivre une chronologie que l^ lassermann a voulue pré-

c ise ,  rnême s i  e l le  ne  nous  es t  révé lée  que par  1e  b ia is  de  no ta t ions  éparses  e t

fragmentaires qu' i1 nous appart ient de rassembler.  Comme un magistrat devant

une a f fa i re ,  le  lec teur  es t ' inv i té  à  recons t i tuer  les  fa i ts  à  par t i r  d ré léments
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qui lu i  sont fournis au déÈour des pages. Quand i l  a accompli  cet ef fort  de

synthèse,  i l  s taperço i t  que ce  roman qu i  nous  présenLe p1-us ieurs  acÈ ions ,  une

ac t ion  passée e t  deux  ac t ions  présent .es  ( l ) ,  es t  t rès  so l idement  ancré  dans  le

temps

La première notat ion chronologique concerne des "pi-1es de journaux

des années 19O5,  l9O6 e t  19O7"  (2 )  enÈassés  dans  la  chambre  de  P.P.  Maur iz ius .

E tanÈ donné que le  père  du  condamné a  v ra ïsemblab lement  co l lec t ionné 1es  ar t i -

c l e s  d e  p r e s s e  à  p a r t i r  d u  m e u r Ë r e  d ' E l l i  J a h n ,  i l  e s t  p o s s i b l e  d e  d a t e r  c e

meur t re  de  1905.  Un rense ignement  fourn i  par  L .  Maur iz ius  v?- rs  1a  f in  du  l i v re ,

permet en outre de préciser son âge au moment du cr ime en même temps que Ia

date  à  laque l le  se  s i tuent  les  ac t ions  présentes  :  "Ctes t  une au t re  épogue.

J e  n t a i  p l u s  v i n g È - s i x  a n s ,  i ' e n  a i  q u a r a n t e - c i n q " ( 3 ) .  A  1 ' é p o q u e  d u  r n e u r t r e ,

ï .ào t . r t  ava iÈ  v ing t -s ix  ans i  le -moment  où  i l  p réc ise  son âge,c 'es t -à -d i re .à  pe t

près  ta  f in  des  ac t ions  présentes  du  roman,  se  s i t r re  en  1924.  Le  débuÈ de ces

ac t ions  peut  ê t re  s i tué  env i ron  r rn  an  p lus  tô t ,  pâr  conséquent  en  1923.

Dix-huit  années séparent donc Etzel des événements quand i1 ent,reprend de

fa i re  la  lumière  sur  eux .  Ce ia  es t  d ra i l leurs  exp l i c i tement  sou l igné par  1 'au-

teur  lo rsque 1e  procureur  Andergas t  reprend 1e  doss ie r  Maur iz ius  :  "Ces  événe-

ments  remonta ien t  à  d ix -hu i t  ans"  (4 ) .

A  une te l le  d is tance dans  le  temps,  1es  fa i ts  on t  sub i  une usure

presque i r réméd iab Ie .  Par tou t  se  l i v re  à  nous  f  image d 'une vér i té  f lê t r ie ,  êD-

fou ie  sous  la  pouss iè re .  Le  cheminement  qu i  condu i t  juaqutà  e I le  es t  fo rcémenÈ

d i f f i c i l e  e t  l e n t .  I 1  n e  l r e s t  d r a i l l e u r s  p a :  s e u l e m e n t  p o u r  E t z e l .  Q u a n d  l e

procureur  demande à  revo i r  1e  doss ie r  Maur iz ius ,  on  lu i  appor te  "des  feu i l les

jaun ies"  (5 )  qu i  ne  lu i  par len t  p lus .  Tout  es t  p r ivé  de  re l ié f ,  tous  les  con-

Èours  sont  f lous ,  tous  les  é léuents  onÈ perdu "cha leur  e t  v ie " .  La  mémoi re  du

procureur  n 'a  conservé  que " le 'schéma rud imenta i re  des  fa i ts "  (6 ) .  Non seu lement

f  image de  la  réa l i té  a  é té  te rn ie  ma is  encore  e l Ie  a  ê tê  mod i f iée  par  tou t  ce

(  I  )  C ' f  .  in f ra ,p .  587 sq .

( 2 ) ,

( 3 )

I ' laur i7ius,

T b i d . ,  p .

P .  6 8 .

409.

1 4 7 .  O n  p o u r r a i t  a j o u È e r  d r a u t r e s
exemple ,  p .  70 ,  t lue  L .  Maur iz ius

données conf i rmera ien t  1 'ana lyse

p  .  l 4 0 .

l 4 r  .

données chronologiques. On ap-
avait  20 ans aux environs de 190(

que nous  avons  fa i te .

( 4 )  T b i d . ,  p .
prend par
Toutes  ces

( 5 )  M a u r i z i u s ,

( 6 )  T b i d . r  p .
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que le procureur lui  a ajouté ou retranché. Ces apports personnels ou ces ou-

bl is,  volonÈaires ou inconscients, entravent la reconst i tut ion des événements.

Au premier abord, l tunivers des fai ts se présente cornme un chaos

in fo rme e t  indéch i f f rab le .  Son ampleur  même in te rd i t  tou te  v is ion  d fensemble ,

tou te  appréhens ion  syn thé t ique.  Ctes t  par tou t  la  p ro l i fé ra t ion  de l  documents

e t  l rexubérance desdéta i1s ,  f ru i ts  de  la  nuLt ip l i ca t ion  des  dépos i t ions ,  des

enquêtes ,  des  in te r rogato i res  e t  des  exper t i ses .  Quand l , lassermann veut  met t re

ce la  en  év idence,  la  langue,  épousant  la  u ra t iè re ,  dev ien t  e l le -môme in fo rme.

La phrase,  sans  verbe  e t  sans  s t ruc tu re  g raumat ica le ,  se  rédu i t  à  une pure  énu-

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

m e n t s  d a n s  l a  c h a m b r e  d e  P . P .  M a u r i z i u s  :  " 1 9 O 5 . 1 9 0 6 . 1 9 0 7 .  E n q u ô È e  p r é a l a b l e

débats  du  premier  jour ,  débat  du  deux ième jour ,  e tc . .  . ,  échos  de  la  p resse

é È r a n g è r e ,  c e r t i f i c a t s  j u d i c i a i r e s ,  c e r t i f i c a t s  d e  p s y c h i a t r e s ,  e t c . . t l  ( l ) .  I c i

pers is te  encore  une cer ta ine  s t ruc tu re ,  une cer ta ine  c lass i f i ca t ion  qu i  es t

ce l le  des  documents  eux-mêmes.  Ma is  i l  es t  des  passages où  règne le  p lus  g rand

désordre .  Devant  la  "montagne de  pap ier "  (2 )  que reprêsenten t  les  2700 pages du

doss ie r  Maur iz ius ,  l tespr i t  du  procureur  s régare ,  i l  e r re  dans  un  vér i tab le

labyr inthe. On passe alors, en ce qui concerne la langue, de la pure énuméra-

t ion à un totrent de mots qui t raduit  le caractère informe, fragmentaire et

souvent conÈradicÈoire de ces données qui ne présentent plus aucun l ien entre

e l les .  Nous sommes 1à en  présence d tun  émie t tement  de  la  réa l i té  auque l  cor res-

pond une langue chaot ique (3 ) .

C 'és t  ce  chaos  qu ' i1  conv ien t  d 'o rgan iser ,  de  soumet t re  aux  lo is

r i g o u r e u s e s  d e  l t e s p r i t .  I 1  f a u t  d i s t i n g u e r  r ' l r e s s e n t i e l  d e  I t a c c e s s o i r e " ,

dégager  les  carac tères  pr inc ipaux  du  fa f ras  qu i  les  enve loppe"  (4 ) .  La  d i f f i -

cul té de ce travai l  esÈ suggérée dans le roman à l taide de diverses images qui

cor respondenÈ à  d i f fé ren ts  types  de  cheminement  vers  1a  vér i té .

L t image qu i  p rédomine esÈ ce l le  du  puzz le  dont  i l ' fau t  rassembler

les  é IémenÈs épars  (5 ) .  E l le  t radu i t  l te f fo r t  consc ienÈ de la  ra ison  ordonna-

( l )  T b i d . r  p . 68 .

l 4 t .

part icul ièrement

( 2 )  I b i d . ,  p .

( 3 )  V o i r  p l u s

( 4 )  ï b i d . ,  p .  l 4 l .

( 5 )  Vo i r  i b i d . ,  p .  t 8 .

p .  l 4 l .
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t r i ce .  A i l leurs ,  1a  vér i té  esË comparée à  une cons t ruc t ion  pa t iemment  réa l i sée ,

e l le  ne  se  l i v re  pas  drun  coup,  e l le  s té labore ,  p ie r re  après  p ie r re  ;  corme

Etze l  Ie  d i t  dans  sa  le t t re  qur i l  la isse  à  l r in ten t ion  de  son-père  au  moment

de son dépar t  :  t ' I l  fau t  c réer  la  vér i té  comne tou te  oeuvre"  ( l ) .  Une des  com-

paraisons les plus signi f icaÈives concerne la méthode. de travai l  du procureur.

Avec  op in iâ t re té  i l  se  p longe dans  le  doss ie r  qu t i l  a  sous  les  yeux ,  i l  s ren fon-

ce  dans  les  fa i ts  pour  en  fa i re  ja i l l i r  la  vér i té ,  comme un mineur  s ren fonce

sous Ia  te r re  pour  en  ex t ra i re  le  minera i .  A i l leurs^ la  v 'ex i tê  n resË pa"  r " .h " i -

chée dans  une démarche luc ide ,  ma is  dans  une sor te  d t i v resse-  ex ta t ique qu i  per -

met  de  se  repor te r  en  ar r iè re  e t  de  pénét re r  au  coeur  des  fa i ts .  C tes t  ce tËe

méthode in tu i t i ve  qura f fec t ionne le  v ieux  M,aur iz ies .  11  esÈ d i t  que lque par t

à  s o n  s u j e t : " T o u s  l e s  j o u r s  e t  t o u t e s  l e s  n u i t s ,  i l  t o m b e  d a n s  u n e  p r o s t r a t i o n

lé tharg ique,  Èe l  un  iv rogne dans  son iv resse,  pour  déch i f f re r  le  passé"  (2 ) .

Pour 1es di f férents personnages du roman aussi bien que pour le lecteur,  la

vér i té  se  cons t ru iÈ  pas  à  pas .  Le  l i v re  nous  mont re  comment r  pâr  é tapes  succes-

s ives ,  chacun s tachemine peu à  peu jusqutà  une v is ion  g loba le  des  fa ' i t s .

La  vér i té  es t  1a  c le f  de  voûÈe d tune vâs te  cons t ruc t ion  à  laque l le

non seu lement  chacun des  personnages pr inc ipaux  mais  auss i  chacune des  f igures

marg ina les  a  appor té  sa  p ie r re .  Les  po in ts  de  vue e t  les  Èémoignages de  tous

sont  impor tan ts  e t  la  vér i té  ja i r l l i t  non  seu lement  d run  assemblage de  d ivers

é1éments  mais  auss i  de  la  conf ron ta t ion  drop in ions  que lquefo is  opposées.  E l1ese

présente icomrne un  puzz le  to ta lement  recons t i tué ,  ma is  auss i  s6rnmg 1e po in t  de

.convergence où se retrouvenÈ toutes l -es opinions individuel les parfois contra-

d ic to i res .  Autour  d fe l le  s ré tab l i t  une  sor te  de  consensus  qu i  peuÈ ê t re  dou lou-

reux .  Rechercher  e t  reconnaîÈre  la  vér i té  suppose en  e f fe t  pour  beaucoup 1ra-

bandon d 'une in te rpré ta t ion  personne l le ,  c tes t -à -d i re  l rabandon d tune par t ie

d 'eux-mêmes.  L tA f fa i re  Maur iz ius  mont re  comment  la  vér i té  es t  un  idéa l  d i f f i -

c i lement  access ib le .  Son un ic i té  va  à  l rencont re  de  la  p lu ra l i té  des  asp i ra t ions

humaines .  E I le  ne  susc i te  pas  l tunan imi té  parmi  les  hommes,  c tes t  pourquo i  e l le

fa i t  s i - ra rement  1 'ob je t  d run  accord  qu i  imp l ique 1a  v ic to i re  sur  I ' i nd iv idua-

l i sme e t  le  dépassement  de  1 tégo isme.

( l )  ï b i d .  r  p .  I 1 9 .

( 2 )  ï b i d . r  p .  7 9 .
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Une oeuvre Pessimiste

A la f in du l ivre, cette recherche acharnée est couronnée de succès.

Un à  un  les  doutes  on t  é té  levés ,  les  incer t i tudes  on t  peu à  peu d isparu '  on

sa i t  désormais  où  se  s i tuent  les  vér i tab les  responsab i l i tés ,  9u i  es t  coupab le

e t  qu i  es t  innocent

St i l  ne  s tag issa i t  que de  fa i re  la  lumière  sur  une er reur  jud ic ia i re ,

on  pour ra i t  cons idérer  comme sa t is fa isan te  Ia  réponse appor tée  aux  in te r roga-

t ions ini t ia les. Mais dans son roman Wassermann ne veut pas 
'seulement 

fournir

a u  l e c t e u r  l a  r é p o n s e  à  u n e  é n i g m e .  I 1  s t i n È e r r o g e  s u r  l a  p o s s i b i l i t é  d r i n s t a u -

re r  la  jus t i ce ,  la  "Gèrecht igke i t " .  Or ,  i l  se  t rouve que s i  le  chemin  de  la

j u s t i c e  p a s s e  p a r  l a  d é c o u v e r t e  d e  l a  v é r i t é ,  l a  d é c o u v e r t e  d e  l a  v é r i t é  n r e s t

pas  synonyme de v ic to i re  de  la  jus t i ce .  Te l le  es t  I ' i déè  gé t ré ra1e de  L 'A f fa i re

Maur i z i us  que  l r on  Deu t  cons idé re r  en  ce  sens  co r rne  une  oeuv re  pess im is te .

La vér i té  y  rempor te  un  t r iomphe dér iso i re .  Cer tes ,  e l le  émerge f i -

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

heurter immédiatement aux cont ingences du monde humain. E1le ne peut réel lement

prendre  corps  e t  s 'a f f i rmer rc resÈ-à-d i re  se  changer  en  jus t i ce .  Les  v ra is  cou-

p a b l e s  n e  s o n t  p a s  i n q u i é t é s  ;  i l s  s o n t  d é s o r m a i s  h o r s  d r a t È e i n t e ,  à  l t a b r i

des  poursu i tes  de  la  jus t i ce  humaine .  La  prescr ip t ion  a  je té  sur  leur  c r ime le

vo i le  de  l toub l i  e t  e l le  leur  assure  l f impun i té .  On a  reproché à  Wassermann de

défendre  Èou jours  le  c r im ine l ,  ma is  on  ne  peuÈ.  en  réa l i té ,  p ré tendre  r ien  de

te l .  11  es t  v ra i  qu f i l  p la ide  pour  ce lu i  donÈ le  ges te  bénéf ic ie  de  c i rcons tan-

ces  a t tênuanÈes,  pour  ce lu i  qu i  s tamende e t  se  métamorphose jusqurà  deven i r  un

aut re  homme.  Cres t  le  cas  pour  de  nombreux  dé tenus  dans  la  p r ison  de  Kressa.

Mais, en..ce qui concerne Anna Jahn et Waremme-Warschauer,  Wassermann nous mon-

t re  au  cont ra i re  ce  que peut  avo i r  d fod ieux  e t  de  coupab le  la  fa ib lesse  de  la

jus t i ce  humaine .  S i  dans  cer ta ins  cas  le  recours  à  la  p rescr ip t ion  es t  non seu-

lement  concevab le  mais  encore  souha i tab le ,  i l  es t  des  s i tuaEions  où  la  p ra t ique

de la prescr ipt ion est purement et s implement révoltante, où el le prouve que

Ia  jus t i ce  se  para lyse  e l Ie -même par  ses  propres  l -o is .
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Tout au long du roman, l.laremme ne connaît aucune amélioration uorale

e t ,  v ing t  ans  après  son gesÈe c r im ine l ,  i1  cont inue à  re je te r  tou tes  les

va leurs  e t  à  ba fouer  la  jus t i ce  avec  un  r i re  per f ide ,  a lo rs  que ce t te  jus t i ce

ne peut  r ien  cont re  lu i .  L rau teur  semble  avo i r  t rouvé s i  inacceptab le  l r idée

dtune to ta le  impun i té  qu t i l  a  l i v ré  son od ieux  personnage à  une sor te  de  jus t i -

ce transcendante. A défaut du verdict  des tr ibunaux humains,

Waremme-Warschauer connaît  1e verdict  dtune instance supérieure ;  la sanct ion

du desÈin  s rabat  sur  lu i  e t  i l  do i t  exp ie r  ses  fau tes  dans  la  so l i tude  e t  dans

l e  n i h i l i s m e .

Rien de tel  ne se produit  pour Anna Jahn ;  pour el1e, la vie cont i-

nue e t  r ien  ne  t roub le . le  ca lme de son ex is tence bourgeo ise .  Son c r ime es t  connu

mais  e1 le  ne  peut  p lus  ê t re  inqu ié tée .

S i  les  coupab les  ne  sont  pas  chât iés ,  les  innocents  ne  sont  pas  non

p lus  ré tab l i s  dans  leurs  d ro i ts .  Leonhar t  Maur iz ius  en  fa i t  la  t r i s te  expér ien-

ce .  La  grâce qu i  lu i  es t  accordée au  l ieu  de  la  réhab i l i ta t ion  qu ' i l  rnér i te  
f

ne  le  lave  pas  d tune fau te  qu i  lu i  a  ê tê  imputée  mais  qu t i l  n ta  pas  commise.

Grâc ié ,  i l  resÈe un  coupab le  qu i  a  bénéf  i c ié  d - " Ia  faveur  d .e  1a  jus t i ce  ;  i l

por te  les  s t igmates  de  l -a  fau te ,  une f lé t r i ssure  indé l -éb i ie  car  le  t r iomphe de

la  vér i té  n ta  pu  lu i  reb t i tuer  se  personna l i té  d r innocent "  Ce t r iomphe a  immé-

d ia tement  é té  remis  en  cause par  un  éd i f i ce  jud ic ia i re  qu i  ne  peut  reconnaî t re

ses erreurs pour un sirnple cas individuel.

La  v ic to i re  d tE tze l  Andergas t  es t  rée l le ,  en  un  cer ta in  sens  e l le

esË grande,  ma is  e l le  res te  auss i  ins ign i f ian te  dans  la  mesure  où  Ie  vér i tab le

b u t ,  l r i n s t a u r a t i o n  d u  r è g n e  d e  l a  j u s t i e e ,  n t e s t  p a s  a t t e i n t .

C tes t  de  p lus  une v ic to i re  d i f f i c i lement  acqu ise .  La  longue lu t te

d tEtze l  p rouve que la  vér i té  es t  na ture l lenenÈ fa ib le .  E l te  n ta  aucune tendance

à s' imposer drel le-même eE el le ne prévaut en aucun cas cont.re ceux qui veulent

la  d iss imu ler .  Son t r iomphe ne peut .  ê t re  assuré  que dans  des  cond i t ions  t rès

par t i cu l iè res  e t  ra rement  réa l i sées

I1  suppose d tabord  des  ê t res  hors  du  commun,  à  la  mesure  drEtze l

Andergas t ,  1 'ado lescent  gén ia l  doué de  la  fo rce  de . l respr i t  auss i  b ien  que

de tou tes  les  ressources  du  coeur ;  encore  fau t - i l  que  ces  ind iv idu .s  d rexeep-

t ion  so ienÈ p lacés  dans  des  s i tua t ions  pr iv i lég iées .
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Ainsi  le combat que mène EEzeI ne serai t  pas concevable en dehors

du mi l ieu  faur i l ia l  de  la  ma ison Andergas t .  C 'es t  1à  qurEtzeL apprend I 'ex is ten-

c e  d e  l t a f f a i r e  M a u r i z i u s .  M a i s  c r e s t  s u r t o u t  1 à  q u r i l  p u i s e  l t é n e r g i e  n é c e s s a i -

re  à  sa  lu t te .  En e f feÈ,  E tze l  ne  pour ra i t  r ien  s t i l  n té ta i t  Du que par  le  sen-

t iment  de  la  jus t i ce ;  p lus ieurs  au t res  ra isons  d tag i r  se  con j ,uguent  en  lu i

pour rendre son tr iomphe possible. Nous avons vu comnent,  en recherchant la vé-

r i té ,  i l  veu t  assouv i r  un  dés i r .  de  vengeance à  l tégard  de  son père ,  corment  sa

marche vers  la  jus t i ce  se  confond avec  une marche vers  l ' un ivers  de  la  mère

dont  i l  a  ê tê  t rop  tô t  exc lu .  Pr ivé  de  son env i ronnement  fami l ia l ,  E tze l  n rau-

rai t  aucune chance draccéder à la vér i té ;  i l  est même permis de se demander

s t i l  la  recherchera iÈ  encore .  En dehors  de  la  cons te l la t ion  fan i l ia le  sous  la -

q u e l l e  s e  d é r o u l e  l f e x i s t e n c e  d t E È z e l r  l t e r r e u r  j u d i c i a i r e  n e  s e r a i t  s a n s  d o u t e

pas  déce lée .  De même,  l rado lescent  ne  pour ra i t  cer ta inemenÈ pas  ar racher  à

I,Jareurme-l{arschauer 1es aveux décisi fs si  celui-c i  ne voyait  en lui  une manière

" d e  f i l s  q u t i l  a u r a i t  o m i s  d e  p r o c r é e r t ' ( l ) .  S e u l e  c e t t e  r e l a t i o n  f a v o r a b l e

qu i  s té tab l i t  en t re  les  deux  ê t res  permet  à  l run  de  t r iompher  de  I tau t re  en

fa isanÈ g l i sser  les  p rob lèmes sur  un  p lan  a f fec t i f  où  l , la remme es t ,  con t ra i renent

à  ce  qu ton  pour ra i t  a t tendre ,  p lus  vu lnérab le  que par tou t  a i l leurs .

On mesure  à  que l  po in t  le  t r iomphe de la  vér i té  dépend de  la  con jonc-

t ion  de  causes  mul t ip les  e t  du  jeu  de  fac teurs  innombrab les  qu i  lu i  son t  é t ran-

g e r s .

Un des facteurs les plus importants semble être l -e temps dont le

rô le  es t  perpé tue l lemenË sou l igné.

Lorsque le procureur général  rend pour la première fois vis i te au

détenu Maur iz ius ,  i l  perço i t  immédia tement  l tempre in te  donË le  temps les  a  tous

deux marqués .  Pu is  c res t  le  dé tenu lu i -même qu i  se  l i v re  à  de  longues cons idé-

ra t ions  sur  ce  thème (2)  ;  i l  d i t  sa  peur  de  perdre  la  no t ion  du  temps.  Pour

lu i  le  fu tu r  es t  abo l i  e t  le  passé qu i  remonte  sans  cesse à  la  sur face  de  la

consc ience,  cons t i tue  la  t rame de tous  ses  ins tan ts .  Le  seu l  p résent  que Maur i -

z ius  conna isse  es t  ce lu i  des  au t res  qu t i l  ten te  dou loureusemenÈ d t imag iner .

Mais les remarques les plus intéressantes concernent le rô1e du temps

qui passe dans la maturat ion de la vér i té.  11 convient en effet  de parler de

( l )  M a u r i z i u s ,  p .  3 O O .

( 2 )  T b i d . r  p .  4 4 2  s q .
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"na tura t ion" .  La  vér i té  ne  peut  ê t re  donnée drun  coup,  e l le  parv ien t  len tement

à matur i té,  comme le reconnaît  f inalement Andergast :

"E t  s i  ce t te  vér i té  n 'é ta iÈ  que le  résu l ta t  du  temps,  se  d i t - i l  sou-
d a i n  a v e c  u n  f r i s s o n ,  s i ,  l t e s p r i t  i n f l u e n c é ,  ê g a r ê  p a r  1 e  p r é s e n t ,  j . , t a v a i s

p a s  é t é  e n  é t a t ,  i l  y  a  t r o i s ,  c i n q ,  d o u z e ,  q u i n z e  a n s ,  d r a c c e p E e r  c e t t e  v é r i t é

gu i  au jourd 'hu i  mrappara î t  s i  s imp le ,  s i  p laus ib le  ?  PeuÈ-ê t re  Ia  vér i té  a - t -e l l r

b e s o i n  d t ê t r e  e n f a n t é e  p a r  l e  t e m p s "  ( l ) .

C tesÈ une cons taËat ion  é f r inemment  pess imisÈe,  ma is  e l1e  es t  en  accord

avec  ce  qu ton t  vécu L .  Maur iz ius  e t  Andergas t  lu i -même.  Pour  eux ,  i l  ne  pouva i t

y  avo i r ,  au  moment  du  meur t re  d tE l l i  Jahn,  de  vér i té  dans  l t ins tan t  ;  i1s  n ,é -

ta ien t  pas  prê t .s  à  la  recevo i r ,  i1s  ne  pouva ien t  la  sa is i r  qu tau  te rme d tun

long cheminement à travers le temps. A L. Mauriz ius i l  a fa1lu dix-huit  ans de

déten t ion  pour  qu ' i l  se  rés igne à  vo i r  la  vér i té ,  c res t -à -d i re  à  adrnet t re  la

cu lpab i l i té  d rAnna.  Au moment  du  procès ,  sa  pass ion  l tempâcha i t  de  vo i r  c la i re -

ment  les  réa l i tés .  11  en  es t  de  même pour  le  p rocureur  généra l  dont  l lespr i t

êgarê  par  1 tépoque,  p r isonn ier  des  théor ies  a l léchantes  d ta lo rs ,  ne  pouva i t

v o i r  e n  L .  M a u r i z i u s  q u t u n : c o u p a b l e .  P o u r  a c c é d e r  à  l a  v é r i t é ,  i L  d e v a i t  s e

dépou i l le r  de  ses  théor ies ,  fa i re  Èa i re  son orgue i l  d ' in te l1ec tue l  f laÈté  par

l e  s u c c è s ,  i l  f a l l a i t  q u t i l  r e m î È  e n  c a u s e  s o n  s y s t è m e .  1 1  d e v a i t  e n  o u t r e  p e r -

cer  les  mystères  de  1 'homme Maur iz ius  e t  re fa i re  l r i t inéra i re  du  condamné.  Te I

es t  le  sens  des  en t re t iens  dans  la  p r ison  de  Kressa qu i  lu i  fon t  rev iv re ,  comme

sr i l  é ta i t  Maur iz ius  lu i -même,  les  années précédant  le  c r ime e t  la  longue dé-

ten t ion .  Parvenu au  te rme de ces  en t re t iens ,  Andergas t  a  " l r impress ion  qu t i l

es t  res té  d ix -neuf  ans  ass is  sur  ce t te  cha ise  ;  ces  d ix -neuf  années l ton t  la issé

v ieux ,  las ,  usé"  (2 ) .  Le  temps a  désormais  opéré  son oeuvre .  Le  procuïeur  es t

l ibéré  de  tou t  ce  qu i  obscurc issa i t  son  regard ,  dépou i l Ié  de  tous  les  p ré jugés  ;
l ib re  de  tou te  en t rave ,  i l  peu t  éva luer  le  vér iÈab le  po ids  de  l thomme Maur iz ius ,

i l  lu i  es t  en f in  donné de  vo i r  la  vér i té ,  f i r le  du  temps qu i  passe.

Mais  i l  ne  contemple  pas  impunément  son v isage.  Ce n tes t  pas  un  des

moindres  paradoxes  du  roman que 1a  vér i té  accompl isse ,  en  se  man i fes tan t ,  p lus

de ravages qu te l le  n rappor te  de  b ien fa i ts .  Tout  se  passe conme s t i l  y  ava i t  en

e l le  une fo rce  te r r i f ian te  e t  écrasant .e .  Sa découver te  es t  fa ta le  à  Ia  p resque

( l )  ï b i d . ,  p 4r8 .

464.( 2 )  Tb id . ,  p .
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to ta l iÈé  des  personnages que L ton  vo i t  pér i r  ou  se  dé labrer .

T. làreme tetmine à Berl in une existence de paria.-  L.  Mauriz ius est

rédu i t  à  l ré ta t  d 'épave,  i l  es t  p réc ip i té  dans  le  néant  e t  dans  la  mor t ,  tou t

es t  ru iné  de  ce  qu t i l  ava i t  paÈiemnent  échafaudé depu is  d ix -neuf  ans .  E tze l

lu i -mâme es t  pun i  pour  avo i r  fa i t  ja i l l i r  Ia  lumière .  Sa quête  enÈhous ias te

débouche sur  une décept ion  qu i  se  man i fes te  à  la  f in  de  LrAf fa i re  Maur iz ius

sous la forme drun accès de fol ie dévastatr ice et dans le roman suivant,  où

nous voyons  le  jus t i c ie r  se  ren ie r  lu i -même,  sous  la  fo rme d tun  cyn is rDe €rmer

e t  cor ros i f .  Chez  AndergasÈ,  I tacheminement  vers  la  vér i té  s faccompagne d tune

dégradat ion  progress ive  de  1a  personna l iÈé ,  d tun  dé labrement  psyeho log ique.

Son un ivers  e t ,  son  sys tème,  a t taqués  de  tou te  par t ,  chance l len t  e t  s re f fondrent

sous  la  p ress ion  con juguée des  a t taques  de  Soph ia ,  d rEtze l  e t  de  Maur iz ius ,

jusqutà  ce  que p lus  r ien  ne  subs is te  d fun  homme jad is  souvera in .

Tout  se  passe donc  comme s i  l tabsence de  vér i té  conféra i t ,  paradoxa-

lement ,  une fo rme de sécur i té  e t  d téqu i l ib re .  Les  personnagesr  y  co6pr is  le

détenu Maur iz ius ,  v iven t  tan t  b ien  que mal  leur  ex is tence guot id ienne jusqurau

jour  où  i l s  sonÈ appe lés  à  rechercher  la  vér i té  e t  où ,  f ina lement ,  i l s  son t

anêant is  par  sa  révé la t ion  qu i  met  à  nu  la  d is tance qu i  sépare  leur  idéa l  des

réa l i tés .  11  semble  b ien  que la  vér i té  ex is tee  mais  e l1e  es t  inadaptée  au  monde

humain, el le ne peut st imposer dans un univers l imité et ténébreux où son rayon-

nement  aveug le .  CresÈ pourquo i  sa  man i fes ta t ion  a  que lque chose d f insuppor tab le

e t  d raccab lan t .  Face à  e l le  l tê t re  se  sent  doub lement  dénun i  ;  d rabord  parce

qut i l  se  t rouve conf ron té  à  l rabso lu ,  ce  qu i  lu i  fa i t  m ieux  rnêsurer  ses  propres

l im i tes ,  ensu i te  parce  qur i l  se  senÈ impu issant  à  mod i f ie r

taurer  le  règne de  ce t  abso lu .  L rhomme a  fa i t  l rexpér ience

1 e

de

monde pour y ins-

son imper fec t ion

f o n c i è r e ,  i l  e s t  é c r a s é ,  i I  n e  l u i  r e s t e  p l u s  a l o r s  q u r à  d i s p a r a î t r e ,  q u t à

s fanéant i r .  C 'es t  le  sens  de  la  fo l ie  dé f in i t i ve  dans  laque l le  sombre  le  p rocu-

reur ,  de  la  c r ise  de  démence passagère  d tE tze l ,  c fes t  éga lement  le  sens  du

su ic ide  de  L .  Maur iz ius  e t  de  K!akutsch .  Chacun de  ces  compor tements  représente

une fu i te ,  un  aveu de  fa ib lesse  e t  d t impu issance.

Parvenu au terme du romairr  le lecteur accablé se demande st i l  doi t

croire 1e diabol ique lJaremme-Warschauer qui af f i rme que t ' l thomme ne se f iche

pas mal  de  la  jus t i ce"  e t  qur i l  r rn ra  pas  d to rgane pour  1 -a  percevo i r "  ( l ) ,  ou

sr i l  do i t  par tager  la  t r i s te  rés ignat ion  du  gard ien  K laku tsch  se lon  qu i  " la

( l )  f u ia .  ,  p .  287
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j us t i ce  es t  un  mot  qu ton  ne  devra i t  ja rna is  p rononcer . . . ,  un  mot  qu i  ressemble

à  u n  p o i s o n  ( e t q u i  v o u s )  é c h a p p e  q u a n d  o n  l e  s a i s i t "  ( l ) .

T]NE FORME ROMANESQUE ELABOREE

Par sa forme autant que par

f igure  droeuvre  é laborée e t  la  qua l i t6

cb l le  de  tous  les  l i v res  an tér ieurs .

contenu,  L 'A f fa i re  Maur iz ius  fa i t

techn iques  romanesques dépasse ic i

Jusque- Ià ,  I ^ lassermann a  su  écr i re  des  réc i ts  complexes  dans  lesque ls

È ip les  ac t ions  sont  hab i lement  ra t tachées e t  mê1ées à  l rac t ion  pr inc ipa le .

auss i  hab i le  que so i t  1 'a rch i tec tu re  ro rDanesque d tun  l i v re  cor t rne  Le  Bon-

aux  O ies ,  l es  ac t i ons  annexes  n t y  on t  en  dé f i n i t i ve  de  po ids  e t  d tex i s ten -

ce que Par  raPpor t  à  l rac t ion  pr inc ipa le  à  laque l le  e l1es  sont  subc i rdonnées.

Dans L tAf fa i re  Maur iz ius ,  au  cont ra i re ,  nous  sommes en présence de
p lus ieurs  ac t ions  insérées  les  unes  dans  les  auEres  dont  chacune possède son

or ig i r (a f i té  e t  sa  s ign i f i ca t ion  eÈ pour ra iÈ  v iv re  d 'une ex is tence propre .  L ,h is -

to i re  de  LeonharË Maur iz ius ,  jusqutau  procès  e t  à  la  condamnat ionrpour ra iÈ  ê t re

d i s s o c i é e  d e  l r h i s t o i r e  d t E t z e l  ;  l t u n e  e t  l r a u t r e  r e p r é s e n t e n t  c e  q u e  E b e r h a r t

Lâmmer t  appe l le  des  "se lbs tând ige  Hand lungss t rânge"  (2 )  ;  con formément  à  la

déf in i t ion  de  Lârnmer t ,  ces  ac t ions  indépendantes  possèdent  une mat iè re  au tonome

i l  e x i s È e  e n t r e  l t u n e  e È  l r a u È r e  d e s  p a s s e r e l l e s  ( L a u f s t e g e )  ( 2 ) ,  m a i s  e l l e s

se  s i tuent  à  d i f fé ren ts  n iveaux  du  temps,  dans  des  l ieux  d i f fé ren ts  e t  fon t

in te rven i r  des  personnages d i f f ,é ren ts .

( l )  ï b i d . ,  p .  3 7 4 .

( 2 )  E b e r h a r t  L â m m e r t ,  B a u f o r m e n  d e s  E r z â h l e n s , 1 9 6 7 ,  p . 4 4 .  L â n u n e r t  é c r i t  :  " Z u
e i n e m s e 1 b s t â n d i g e @ t n o t r a e n â i g e i n s i c h s e 1 b s t t r a g e n -
des Stoffger i ist ,  das frei l ich durch "Laufstege" des 's innarcaurnenhangs rni t
dem Gesamtger ts t  verbunden is t .  Versch iedene Hand lungss t rânge d iverg ie ren
desha lb  sÈets  mindes t .ens  in  e inem der  fo lgenden dre i  Kr i te r ien  :  Versch iedene
Handlungszei. t  -  verschiedener Schauplatz -  verschiedene Personen".

son

d e s

de mul

M a i s ,

homme
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Les trois act ions

L 'A f fa i re  Maur iz ius  p rdsenÈe essent ie l lement  t ro is  ac t ions  donÈ l tune

de dérou le  dans  le  passé,  " l tac t ion  Maur iz ius" ,  ê t  les  deux  au t res  dans  le  p ré-

seRt ,  " l rac t ion  Andergas t "  e t  " l fac t ion  EtzeL" .  Cet te  dern iè re  do i t  ê t re  con-

sidérée corrrme lract ion prépondérante, cel le que Lâmmert appel le " t ibergeordnete

Hand lung" .  E l1e  garant i t  l fun i té  eÈ la  so l id i té  de  l rensemble  dont  e l le  cons-

t i t u e  " 1 t é p i n e  d o r s a l e "  ( l ) .  A  e l l e  s e  r a È t a c h e n t  l e s  f i l s  d e s  a c È i o n s  p a r a l -

1è1es  e t  des  acÈ ions  anÈér ieures .  Cet te  p répondérance es t  c la i rement  sou l ignée

dans le  texËe :  le  nom d tEtze l  appara î t  dès  la  deux ième l igne  du  roman e t  c res t

sur  lu i  que se  te rmine  le  réc i t .

L ié  par  ce t te  mat iè re  complexe,  I " lassermann deva i t  sa t is fa i re  à  p lu -

s ieurs  ex igences  :  dans  le  réc i t  éc r i t  au  présent ,  i l  deva i t  fa i re  p rogresser

s imu l tanément  l rac t ion  Andergas t  e t  l rac t ion  Etze l ,  tou t  en  révé lanÈ peu à  peu

à t ravers  e l les  l rac t ion  Maur iz ius  ;  i l  deva i t  mont re r  les  l iens  qu i  un issent

les di f férentes intr igues, toutFn conservant à chacune son autonomie eÈ son

ampleur ,  même s i  I rune d 'e l le  deva i t  fo rcément  appara î t re  conme l tacÈ ion  domi -

nante .

Les  deux  ac t ions  prêsentes  se  dérou len t  pour  l ressent ie l  dans  des

l ieux  d i f fé ren ts  -Franc for t  e t  Ber l in -  ce  qu i  garan t i t  leur  indépendance.  Ma is

l e  l e c t e u r  n t a  j a m a i s  l t i m p r e s s i o n  q u t e l l e s  s o n t  s i m p l e m e n È  j u x t a p o s é e s .  E l l e s

s o n t . l i é e s  l r u n e  à  l r a u t r e  n o n  s e u l e m e n t  p a r  l a  s i m i l i t u d e  d e s  b u È s  v i s é s -

E--zeL et son père veulenÈ tous deux faire la lumière sur l raf faire Mauriz ius-

mais encore par ces l iens qui unissenÈ entre eux le père et le f i ls et  qui

sonÈ perpétue l lement  rappe lés  dans  1e  réc i t .  Dans  sa  recherche,  1e  procureur

es t  tou jours  hanté  par  l t image drEtze l  qu i  lu i  esÈ un v ivan t  reproche e t  comme

u n  a i g u i l l o n  q u i  I e  p o u s s e  à  a g i r ;  d e  m ê m e  E t z e l  n ' o u b l i e  j a m a i s ,  a u  c o u r s  d e

son enquête ,  l t image d tun  père  dont  i l  veu t  t r iompher .  Chacun d teux  cons t i tue

pour  l rau t re  la  ra ison  essent ie l le  de  parven i r  au  bu t .  Quant  à  la  révé la t ion

p r o g r e s s i v e  d e  l r a c t i o n  p a s s é e ,  e l l e  s e  f a i t  p a r  l e  b i a i s  d r u n e  s u p e r p o s i t i o n

des  p lans  d i f fé ren ts  du  Èemps,  de  I 'année l9O5 e t  de  l rannée 1924.  L rau teur

procède ic i  de manière habi le :  le rappel du passé ne donne pas l ieu à une série

( l )  t t e x p r e s s i o n  e s t
Rûckgrat habent ' ,
p .  6 9 .

dr0tÈo Ludwig :  "Ei-n so groBes Tier wie der Roman muB ein
c i t .  F .R.  S tanze l ,  in  Typ ische Formen des  Rcmans,  1964,
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de réc i ts  s imp lement  enchassés  dans  un  réc i t  p lus  vas te  qu i  sera i t  éc r i t  au

présent  èÈ,cons t iÈuera i t  en  que lque sor te  une h is to i re -cadre ,  une "Rahmener -

zâh lung" ,  comme en possèdent  de  nombreux  recue i ls  de  nouve l les .  Ic i ,  les  fa i ts

anc iens  sont  exposés  d tune man ière  log ique,  quas i  o rgan ique.  L rac t ion  présente

n tes t  que leur  p ro longement  e t  i l s  sonÈ peu à  peu révé lés  par  les  personnages

pour  lesque ls , i l s  on t  cons t i tué  è t  cons t i tuent  encore  la  t rame de l tex is tence.

Quand Leonhart  Mauriz ius, T, laremme ou AndergasÈ se penchent sur le passé, i ls

ne  s t in té ressent .  pas  à  au t re  chose qu tà  eux-mêmes e t  i l s  n tana lysent  pas  au t re

chose que leur  p ropre  des t inée,  s i  b ien  que le  perpé tue l  passage de  l tannée

l 9 O 5  à  l t a n n é e  1 9 2 4  e t  v i c e . v e r s a  s r e f f e c t u e  s a n s  ( u e  s e  p r o d u i s e  l a  m o i n d r e

ru f tu re  dans  le  cours  du  réc i t .  Dans  ces  ex is tences ,  tou t  es t  1 ié ;  de  mêne

qure l les  fo rment  un  tou t  cohérent ,  le  tèx te  dans  leque1 e1 les  nous  sont  p ré-

senEées consÈitue lui  aussi  un ensemble harmonieux et à aucun moment nous nta-

v o n s  l r i m p r e s s i o n  d t u n  a s s e m b l a g e  a r t i f i c i e l .  t ' L t a c t i o n  p a s s é e "  s r e s È  d é r o u l é e

quinze ans avant le début du roman, el le est nettement dél i rni tée dans le temps e

e1le pourrai t  const i tuer un réci t  autonome, mais el le apparaîÈ aussi comme le

v é r i t a b l e  m o t e u r  d e  l r a c t i o n  p r é s e n È e .  C f e s t  p o u r q u o i  l e  p a s s é  s u r g i t  d è s  l a

première phrase, au coeur du présent :

"Dès  avanÈ I 'appar i t ion  de  l thomme à  la  casquet te  de  mar in ,  i l

é ta i t  v is ib le  que le  jeune Etze l  é ta i t  ag i té  de  vagues pressent iments ,  peut -

ê t r e  à  c a u s e  d e  c è t t e  l e t t r e  t i m b r é e  d e  S u i s s e  q u t e n  r e n t r a n t  d e  l t é c o I e  i l

a v a i t . v u e  s u r  l a  c o n s o l e  d u  v e s t i b u l e "  ( l ) .

Cres t  par  l thomme à  la  casquèt te  de  mar in ,  Peter  Pau l  Maur iz ius ,

père  du  condamné,  qu tEtze l  va  avo i r  la  p remière  révé la t ion  de  l re r reur  jud i -

c ia i re  ;  quant  à  1 'a l lus ion  à  la  Iè t t re ' . t lmbrée de  Su isse ,  e l le  cont ien t  en

germe Èout  l Jexposé des  prob lèmes fami l iaux  qu i  on t  marqué l ren fance drEtze l .

La  le t t re  v ienÈ en e f fe t  de  sa  mère  dont  i1  es t  séparé .  A ins i  la  p remière  phra-

se du roman suggère d6jà toutes les raisons anciennes qui motivent Ie compor-

tement  d rEtze l  :  son  passé fa rq i l ia l ,  I t in jus t i ce  donÈ Leonhar t  Maur iz ius  a  é té

l a  v i c t i m e .

( l )  M a u r i z i u s ,  p .  9 .
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Un plan rigoureux

Les t ro is  acË ions  sont  exposées e t  imbr iquées  les  unes  dans  les

autres selon un plan drensenble très r igoureux. Le roman est div isé en trois

Part ies dont la longueur var ie en fonct ion du volume de la roat ière trai tée.

Reprenant la Èerrninologie êlaborée par Gi inther Mi i l ler ( l ) ,  Kaspar

Schnetz le r  a  mont ré  dans  son é tude sur  L lA f fa i re  Maur iz ius  (2 )  qur i l  ex is te

i c i  u n  r a p p o r t  é t r o i t  e n t r e  E r z â h l z e i t  . e t  e r z â h l t e  Z e i t  : 1 a  d u r é e  d u  r é -

c i t  es t  Propor t ionnée à  1a  durée des  év6nements  racontés .  La-première  par t ie

du l i v re  qu i  nous  res t i tue  en  dé ta i l  deux  semaines  de  la  v ie  d rEtze l  e t  du

procureur  Andergas t ,  comptè  213 pages.  Les  événements  re la tés  dans  la  deux ième

p a r t i e  s r é t a l e n t  s u r  h u i t  s e m a i n e s ,  m a i s  l r a u È e u r  n r e n  r ê t i e n t  q u e  c e r t a i n e s

journées  eË cer ta ines  heures  s ign i f i ca t i ves ;  i1  parv ien t  à  expr imer  sa  mat iè re

en 251 pages.  L rac t ion  de  la  dern iè re  par t ie  se  dérou l -e  en  l respace de  quat re

j o u r s ,  7 l  p a g e s  s u f f i s e n t  à  l t e x p o s e r .

Les  deux  ac t ions  présentes  cons t i tuenÈ d tun  bout  à  l t " r r t ru  du  l i v / re

l e , s u p p o r t  d u  r é c i t .  E 1 l e s  a l t e r n e n t  à  d e s . r y t h m e s  d i f f 6 r e n t s  s e l o n  l e s  p a r t i e s .

Dans la  p remière  par t ie ,  quat re  chap i t res  sont .d tabord  consacrés  aux  "p répara-

t i f s  d rEtze l " ,  Èro is  au t res  aux  "p répara t i f s "  du  procureur .  La  cor respondance

entre ces deux groupes de cTrapitres est remarquable. Chacun des deux personna-

ges  su i t  un  i t inéra i re  à  peu près  comparab le  e t  dans  les  deux  cas  l tac t ion

passée progresse drune man ière  déc is ive .  E tze l  rencont re  P .P.  Maur iz ius  ;  pu is

i l  commence à  mener  son enquêter . i l  ques t ionne R ier  La  gouvernante ,  e t  sa

grand-mère ,  i l  s tassure  l ta ide  de  Cami l l  Raf f ,  son  pro fesseur .  11  déc ide  en f in

de qu i t te r  1a  maison paÈerne1 le  pour  rechercher  la  vér i té  :

"Tro is  jours  après  sa  v is i te  à  la  généra le ,  E tze l  qu i t ta  la  ma ison

paterne l le  e t  l "a  v i l le .  Cré ta i t  un  mard i ,  l ravant -dern ie r  jour  des  vacances  de

P â q u e s "  ( 3 ) .

( l )  Cûnttrer Mtl ler,  Erzàhlzei t  und erzâhlte Zeit F e s  t s c h r i f t Paul Kluckhohn

undl lermann Schngi<!e: ' ,  Tûbingen 1948.

I . lassermanns Kunst des Erzâhlens
Berne l958,  p .  22  sq .  e t  39  sq .  Not re  ana lyse  do i t  beaucoup à 'ce  l i v re  de
Schne tz le r .

(2 ) Kaspar  Schnetz le r ,  Der  Fa l1  Maur iz ius .  Jakob

( 3 )  M a u r i z i u s ,  p .  l l 3 .
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De même que pour Etzel  la rencontre avec P. P. Mauriz ius eÈ la

leËt re  a r r i vée  de  Su isse  on t  é té  déc is ives ,  de  même 1e 'p rocureur  es t  ébran1é

par  le  dépar t  e t  la  le t t re  de  son f i l s  ;  i l  i n te r roge R ie ,  sa  mère  e t  Cami l l

Raf f ,  pu is  i l  reprend. le  doss ie r  Maur iz ius  -pour  le  lec teur ,  c tes t  la  deux iè -

me révélat ion du passé- enf in,  i l  envisage conme possibLe le recours en grâce.

Par sa réponse à P. P. Mauriz ius :  rrEn mettant les choses au mieux, on pourrai t

f inalemenÈ transmettre votre demande de grâce avec avis favorable" ( l ) ,  i l  enga-

ge l tac t ion  dans  une vo ie  déc is ive ,  comme Etze l  l ta  dé jà  fa i t  au  moment  de  son

dépar t

Dans la der:xième part ie,  les deux act ions al ternent avec une fréquen-

p lus  rap ide ,  p resque de  chap i t re  en  chap i t re ,  ce  qu i  sou l igne la  s imu l tané i té

la  s imi l i tude  des  démarches  d tEtze l  e t  du  procureur .

Au chapitre VII I ,  Etze7- arr ive à Ber1in, i I  prend pied dans 1e monde

inconnu de  la  g rande v i l le ,  s r ins ta l le  à  la  pens ion  Bob ike ,  renêont re  une p ïe-

rnière fois Warernme. Au chapitre IX, Andergast.  se rend à 1-a pr ison de Kressa,

pénétrant lu i  aussi  dans un univers host i le et êtranger.  11 voi t  Leonhart  Mau-

r iz ius ,  é tab l i t  d i f f i c i lement  Ie  contac t  avec  1u i .  Nous re t rouvons  de  nouveau

Etzel face à Waremme dans les chapiÈres X et XI,  puis Andergast face au détenu

dans les  chap i t res  X I I  e t  X I I I .  Dans  les  chap i t res  X  e t  X I I ,  les  d ia logues  sont

exc lus ivement  consacrés  au  "dévo i lement ,  de  l ta f fa i re  Maur iz ius  :  aux  por t ra i ts

de Waremme eÈ de Leonhart ,  aux relat ions des deux hommes avec El l i  et  Anna Jahn.

Par  cont re ,  les  chap i t res  X I  e t  X I I I  p résenten t  tous  deux  de  longues d ig ress ions :

Waremme parle du monde américain, Leonhart  de la manière dont les condamnés

v ivent  leur  dé ten t ion  e t  fon t  l rexpér ience du  temps.  Ces deux  chap i t res  décr i -

vent en outre,,  pour chacun des deux personnages de l tact ion présente.,  une ren-

cont re  impor tan te  :  E tze l  rencont re  1 técr iva in  Me lch io r  Gh ise ls ,  Andergas t  sa

ferune Sophia.

Dans la  t ro is ième parÈ ie ,  les  d i f fé ren tes  ac t ions  parv iennent  à  leur

terme. Le chapitre XIV marque la f in de l ract ion passée :  Warenune avoue son

faux  témoignage,  i l  exp l ique qur i l  a  a rmé le  b ras  drE l - l i  Jahn.  A  par t i r  de  1à ,

1rén igme passée.nrex is te  p lus  e t  les  deux  dern ie rs  chap iÈres  du  roman se  dérou-

lent intégralemenÈ dans le présent.  Le chapitre XV décri t  le dÉsarroi  de Mauri-

z ius après sa l ibérat ionret son suicide ;  le chapitre XVI,  le plus dranat ique

( l )  ï b i d . r  p .  2 l r .
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en présence Etze l  e t  son  père ,  les  deux  ac t ions  présentes

conJl i t  se résout par 1e tr ionphe du f i ls

s e

Le découpage de la matière

Ce p lan  drensemble  s t r i cÈ,  ce t  équ i l ib re  en t re . les  d i f fé ren tes  Tnasses

du réc i t  eL  ces  cor respondances  de  par t ie  à  par t ie  sont  1e  s igne d tune "pu is -

sance d for .gan isa t ion t '  ( l )  qu i  carac tér ise  auss i  1a  présenta t ion  de  1a  mat iè re

dans le détai l .  Ic i  conme dans Le Bonhomme aux Oies ou dans :Christ ian Wahn-

schaffe, Wassermann trai t .e la matière selon 1a technique du découpage en brèves

séquences  de  t ro is  ou  quat re  pages,  vo i re  de  deux  pages,  {u i  cons t i tuenÈ les

subd iv is ions  des  chap i t res . 'Un cer ta in  nombre  de  procédés 1u i  permet ten t  d tév i -

ter les dangers de dispersion et de confusion inhérenÈs â ce genre de rnéthode :

i l  annonce,  résume,  ménage des  "seu i l s  marquants  dans '  1e  cours  du  réc i t ,  des

coupures  e t  de .  ûouveaux '  dépar ts " '  (2 ) .

Chacune des  t ro is  /g ra . rd . "  par t ies  du  l i v re  por te  un  t i t re  par fa i te -

ment adapté à son contenu, qui non seulement résume les fai ts rnais encore sou-

l igne  leur  s ign i f i ca t ion  pro fonde ,  L r  V" l " " r  a "  t "  V i "  (D ie  Kos tbarke i t  des

Lebens (3 ) .  En t re  deux  Mondes (Das Zwischenre ich)  e t  Lq  Mor t  i r révocab le  (D ie

Unwider ru f l i chke i t  des  Todes) .  L ' in jus t i ce  a  a tËe in t  Leonhar t  Maur iz ius  dans  ce

qutun  ê t re  a  de  p lus  p réc ieux ,  dans  son dro i t  de  v iv re  d ignement  une ex is tence

humaine.  Durant  ses  longues années de  dé tenÈion ,  i l  n fa  mené qu tune ex is tence

de fanÈôme'  aux  porÈes de  1a  rnor t .  Sa  l ibéra t ion  déuront re  que désormais  i l  n res t

p lus  ap te  à  Ia  v ie ;  i l  f ranch i t  a lo rs ,  par  le  su ic ïde ,  le  pas  i r révocab le .  Ces

t ro is  t i t res  sont  p lus  que de  s imp les  résumés,  i l s  met ten t  en  év idence le  mouve-

ment  généra l  de  l toeuvre ,  le  p rocessus  de  l t in jus t i ce  qu i  condu i t  Maur îz ius  de

la  v ie  à  la  mor t ,  en  Ie  fa isan t  passer  par  le  s tade in te rméd ia i re  de  1a  dé ten t io r

( l )  S c h n e È z 1 e r ,

(2 )  U.  Lânuner t ,

o p .  c i t . ,  p .
: '
o p .  c i t . ,  p .

23 .

33 .

(3 )  Cet te  express ion  es t  repr ise  à  la  f in  de . la  p rern iè re  par t ie  ;  P .  P .  Maur iz iu .
d i t  a lo rs  à  Andergas t :  "Réf léch issèz ,  Mons ieur ,  à  ce  que vaut  une ex is tence.
Réf léch issez  au  pr ix  d tune v ie" .  A ins i ,  les  13  premiers  chap i t res  sont  p la -
cés  sous  le  s igne de  la  "va leur  de  La  v ie" .
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Contrairement à ce qui se produit  dans la plupart  des oeuvres anté-

r ieures, les chapitres ne portenË pas de t i t res, mais VJasse:mann nta pas renon-

cé pour autant à instruire son lecteur et à 1ui fournir  les points de repère

essent ie ls .  11  l ta  fa i t  s imp lenent  d 'une man ière  p lus  subt i le ,  in tégran t  en

que lque sor te  le  t i t re  au  réc i t  ( l ) .  La  première  phrase drun  chap i t re  se  pré-

senËe la pluparÈ du temps à la fois conme un rêsuné de ce.qui précède et cotrme

une a l lus ion  au  contenu des  pages qu i  su ivent .  Cres t  ce  qu i  se  passe au  début

du chapitre VI :

" C h a q u e  s o i r ,  i l  e s t  1 à  j u s q u r à  u n e  h e u r e  t a r d i v e r - . â s s i s  e n  f a c e  d e

ces  doss ie rs  pouss ié reux ,  i l  p rend des  ex t ra i ts ,  no te ,  compare ,  exan ine .  Cres t

un  vér i tab le  t rava i l  de  fou i l le  e t  de  te r rassements"  (2 ) ;  ces  phrases  rappe l len t

que le  p rocureur  a  repr is  le  doss ie r  Maur iz ius  e t  e l les  .annoncent  sa  longue

conf ron ta t ion  avec  le  passé.  Les  f ins  de  chap i t res  sont 'éga lement  t ra iËées  avec

so in  ;  e l les  met ten t  un  te rme c la i r  à  un  déve loppement  essent ie l ,  marquenÈ une

étape déc is ive  après  laque l le  l rac t ion  s tengage dans  une vo ie  nouve l le .  A ins i ,

l tad ieu  drEtze l  à  sa  grand-màre  représente  un  tournanE dans  son ex is tence :

" E t z e l  s f a p p r o c h a  d r e l l e . . . ,  l u i  p r i t  l e  v i s a g e  e n t r e  s e s  d e u x  m a i n s . .

Pu is  i l  la  regarda dans  les  yeux  avec  ce tÈe indescr ip t ib le  g rav i té  qu i  1 'ava i t

con fondue une fo is  dé jà ,  "Ad ieu ,  ma v ie i l le  g rand-maman" .  to rsqute l le  leva  les

y e u x ,  i l  é t a i t  d é j à  d e h o r s "  ( 3 ) .

On ob jecÈera  que ceL ar t  de  te rminer  un  chap i t re ,  d r in te r rompre  e t

de  fa i re  repar t i r  l rac t ion  nresÈ pas  nouveau chez  Wassermann e t  qu ton  re t rou-

ve  dans  LrAf fa i re  Maur iz ius  touÈes Les  hab i leÈés techn iques  anc iennes.  I1  n res t

pas douteux gue ce roman conme les autres susci te chàz le lect.eur un intérêt

soutenu,  qu t i l  nous  inv i te  à  tourner  les  pagesyque In lassernann sa i t  fa i re  Pro-

gresser son réci t  en dosant savamment ses effets.  Ic i  comme ai l leursr un conteur

hab i le  es t  à  l roeuvre :  la  g rande in te r rogat ion  in i t ia le  ne  t rouve une réponse

sat is fa isan te  qurà  la  f in  du  réc i t ,  le  contenu de  la  leÈt re  " t imbrée de  Su isse"

( l )  S i . l r o n
p e r ç o i t
qut  une
Danie l

prend lrexemple du Bonhomme aux Oies ou de-Gel lelg H"ts"r,  on sta-
que, dans 1es roman@ t i t re@rétaient

simple indicat ion de contenu :  I t t "p"ctor  J" tdan t  '
r r n d G e r t r r r d . . . ^ o r r b i e n : c a s p a f f i s t e 1 1 t d i e M e t a p hund Ger t rud . . . ,  ou  b ien  :  Caspar  t râumt ,  Daumer  s te l l t  d re  MetaPhy-

ffi

(2 )  Ma" r i " i * ,  p .  145 .

(3 )  ï b i d . ,  p .  l l 2 .
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ne nous  es t  jamais  rêvê Iê  e t  1 rép isode de  la  t t jeune Ca l i fo rn ienne" ,  maîÈresse

du procureur,  semble t i ré de quelque roman populaire. A Ia f in du chapitre VII I ,

Etzel  peut espérer obtenir  la clé de lrénigrne :  au norn de Maurizius, I , larerune

a t ressa i l l i ,  na is  i I  se  conten te  pour  l r ins tan t  "d ten lever  ses  lunetÈesr r  ;

E tze l  n tapercevra  que le  v ide  t tdans  ses  yeux ,  deux  yeux  inco lo res  comme l reau,

é te in ts  e t  p resque nor ts r '  ( l ) .  F rus t rés  de  la  réponse,  nous  devrons  a t tendre

jusqutau chapitre XIV pour que Waremme se décide à parler

LrAf fa i re  Maur iz ius  es t  sans  nu l  doute  une "h is to i re  b ien  contée" ,

ma is  l rau teur  ne  nous  conv ie  jamais  à  la  fac i l i té .  Tout  au tan t  que la  r igueur

e t  la  fe rmeÈé du p lan ,  le  sÈy le ,  à  la  fo is  sobre  e t  d ivers ,  ass ig . , .  à  ce  roman

une p lace  de  cho ix .

Réc i t ,  d ia logue e t  mono logue

Selon  les  ex igences  de  1a  mat iè re ,  h lassermann u t i l i se  des  modes

pos i t ion  d i f fé ren ts  :  le  réc i t ,  le  d ia logue ou  le  mono logue.

Toute  l rac t ion  présente  nous  es t  res t i tuée sur  le  mode du  réc iÈ  qu i ,

par  conséquent ,  domine dans  la  p remière  par t ie  -p répara t i f s  d tE tze l  e t  p répara-

t i f s  du  procureur -  e t  dans  l -a  t ro is ième par t ie -  l ibéra t ion  e t  su ic ide  de  Maur i -

z ius ,  a f f ron tement  du  père  eÈ du f i l s - .  Le  d ia logue appara î t  chaque fo is  qu 'un

personnage de  l rac t ion  présente  esÈ conf ron té  à  un  personnage de  l rac t ion  passée.

c res t  pourquo i  1a  presque to ta l i té  de  Ia  deux ième par t ie  e t  le  p remier  chap iÈre

de la trois ième part ie se présentent sous ceÈte forme :  EÈzel rencontre hlareurne,

Andergas t  rencont re  Maur iz ius .  De ces  d ia logues  émerge peu à  peu l rac t ion  passée

e l le  nous  es t  rappor tée  par  les  personnages qu i  y  on t  ê té  d i rec tement  mê lés  -

Inlaremme et Leonhart  -  et  qui ,  se subst i tuant à l rauteur,  relatent les événements

antér ieurs. Le monologue apparaît  lorsqutun personnage se trouve seul confronté

au passé ;  on le renconÈre donc dans les chapiÈres VI et VII  :  le procureur re-

v i t  en  pensée le  p rocès  au  cours  de  ses  longues ve i l les  so l iÈa i res ,  le  réc i t

fai t  place au monologue. De mêne, 1es interninables dialogues de la deuxième

partie tournent fréquerunent au monologue lorsque l{aremme ou Leonhart, oubliant

la présence de leur inter locuÈeur, se perdent dans leurs souvenirs.  Cela nous

vaut 1es longues digressions sur le problème jui f ,  sur l rAnérique, sur le thène

du temps e t  de  la  responsab i l i té .

d f e x -

( l )  Tb id . ,  p .  243 .
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Ces t ro is  modes d texpos i t ion  rempl issent  des  fonc t ions  d i f fé ren tes .
Le  réc i t  donne une impress ion  de  mouvement ,  i I  fa i t  p rogresser  l r in t r igue  en
nous raPportant les événements présents dans leur succession chronologique.
Dialogues et monologuesr au contraire, ont tendance à ralent i r  Ia marche de
l rac t ion  parce  gu t i l s  nous  res t iÈuent  mo ins  les  fa i ts  ex té r i " , r t "  q r r "  Ies  doutes
eÈ les  hés i ta t ions  des  personnages,  l fanb igu i té  des  senÈiments .  Avant  d ta r ra -
cher leur secret à l , Iare'r-e ou à Leonhart ,  Etzel  et  Andergast doivent gagner
leur  conf iance '  Percer  l -eur  rnys tère  e t  mér i te r leursconf idences ;  i1s  do ivent
remonter  avec  obs t ina t ion  jusqutà  un  passé v ieux  de  v ing t  ans  que chacun a  re -
foulé dans les profondeurs de son être et gue personne ne veut plus voir  à la
lumière de la vér i té.  on ne parvient à des révélat ions i roportantes pour Ia mar-
che de  l rac t ion  qu tau  te rme d tun  long cheminement  souter ra in  qu i  épouse les
cont rad ic t ions  e t  les  s inuos i tés  de  1a  consc ience.

'  De même,  lo rsque 1e  procureur  se  p longe dans  Le  doss ie r  Maur iz ius ,
l r a c t i o n  s f i n t é r i o r i s e  e t  s t i m m o b i 2 i s e  ;  A n d e r g a s t  s r e n f e r m e  d a n s  s e s  o b s e s s i o n s
en lui  remontent les souvenirs du passé, i l  se remet en cause ;  dans un doulou-
reux  examen de consc ience,  i l  j uge  le  mag is t ra t  eÈ le  père  qr r , i r  a  ê t6 ,  i l  met
à  nu  ce  qu t i l  a  re fusé  de  vo i r  jusque 1à ,  tou t  ce  que cacha ien t  les  apparences
quot id iennes ,  la  façade de  respec tab i l i té  de  son ex is tence bourgeo ise  e t  son
r e s p e c t  d e  l a  I o i .  A l o r s  a u c u n e  p e r s p e c È i v e  n e  s e  d e s s i n e  p l u s  p o u r  I r a c t i o n ,
tou t  l t in té rêÈ es t  concent ré  sur  les  p ro fondeurs  de  1 tâne.  Cres t  pourquo i  re -
v ien t  perpé tue l lement  ce t te  image du  cerc le  dans  leque l  personnage,  au teur  e t
lecteur se trouv.ent enfermés :

"Dès qu te l les  s récar ten t  du  cerc le  qu foccupe le  dé tenu Maur iz ius ,

Èoutes  ses  pensées sont  fug i t i ves  e t  sans  impor tancer r  ( l ) .

"A ins i '  son  âme to r tu rée  passa i t  tour  à  tour  du  cerc le  de  v is ions
ha l luc inanÈes dont  Maur iz ius  é ta i t  le  cenÈre ,  dans  l rau t re ,  au  rn i l ieu  duque l  se
t rouva i t  Soph ier '  (2 ) .

D ia logues  e t  mono logues ag issent  donc  à  la  man ière  "d ré1émehts  re ta r -
da teurs" .  I l s  imposent  au  réc i t  une pr@gress ion  len te ,  c res t -à -d i re  tou t  le
cont ra i re  de  ce tÈe marche spec tacu la i re  e t  que lquefo is  tapageuse que l ron  t rouve

( l )  T b i d . ,  p .

( 2 )  I b i d . ,  p .

29U^.

4 2 2 .
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dans dtautres romans de i{assermann. Ic i ,  on ne vol-e pas de péripét ie en rebon-

d issement l  I . Iassermai l r  s ra tEarde à  scru ter  le  nys tère  des  âmes,  l rac t ion  ex té-

r ieure  s res tompe à  main tes  repr ises  au  pro f i t  de  ses  répercuss ions  psycho log i -

ques  eÈ mora les .  Le  romanc ier  qu i  d isposa i t  a i l leurs  de  pouvo i rs  d isc ré t ionna i -

res ,  in te r rompant  ou  fa isan t  repar t i r  l rac t ion  se lon  son bon p la is i r ,  qu i  s ta -

dressa i t  d i rec tement  au  lec teur  pour  le  gu ider  ou  pour  exc iÈer  sa  cur ios i té  ( l ) '

s fe f face  désormais  der r iè re  ses  personnages;  i l  n res t  p lus 'par  endro i ts  que le

témoin  de  leur  v ie  in té r ieure .  Cet  e f facemenE de l rau teur  es t  par t i cu l iè rement

remarquab le  dans  les  chap i t res  d ia logués  de  la  deux ième Par t ie .  Les  personnages

v ivent  i c i  d tune ex is tence indépendante ,  l rau teur  cons igne leurs  paro les ,  i l

ne  man i fes te  sa  présence que par  que lques  no ta t ions  lacon iques  des t inées  à  fa i -

re  le  l ien  enr re  1es  d i f fé ren tes  par t ies  du  d ia logue,  à  p réc iser  te l le  a t t i tude '

à  assurer  la  cont inu i té  de  l rac t ion  :

"De son pas  t ra înant ,  Maur iz ius  a1 la  deux  fo is  d tun  bout  à  l rau t re

de la  ce l lu le  avant  de  se  rasseo i r  eÈ de  cont inuer  :  "Lorsque au jourd thu i ,  p lus

de v ing t  ans  après( . . ) ,  je  me demande qu. -e l le  fu t  au  fond la  v ra ie  ra ison  qu i

inci ta ! , larernme à me faire ces conf idences, je ne trouve pas de réponse sat is-

f a i s a n t e "  ( 2 ) .

S i  les  d ia logues  e t  1es  mono logueqprogressenË au ry thme incer ta in  eÈ

imprév is ib le  des  sent iments  e t  des  pass ions ,  épousant  les  contours  f lous  de  la

v ie  psycho log ique,  le  réc i t  permet  de  cerner  c la i rement  une idée,  de  f i xer  un

éta t  d tâme.  Cres t .  pourquo i ,  au  chap i t re  V I I ,  de  rap ides  no ta t ions  ob jec t ives

marquent  les  d i f fé ren tes  é tapes  de  la  conf ron ta t ion .  du  Procureur  avec  1e  passé.

Andergas t  v ien t  de  re l i re  1es  ac tes  du  procès  Maur iz ius ,  i I  qu i t te  son bureau,

marche à travers la campagne où la tempête qui fai t  rage est ên accord avec les

cont rad ic t ions  e t  le  déch i rement  de  son ê t re .  Une phrase tou te  s imp le  rev ien t

à  in te rva l les  régu l ie rs  pour  ponc tuer  1a  monÈée du doute  e t  de  l robsess ion ;

e l1e  t radu i t  1 tébran lemenE progress i f  du  personnage e t  sa  pr ise  de  consc ience

( l  )  Ce passage d 'U l r i ke  l . toy t i ch  es t  par t i cu l iè rement  révéLateur  de  1r  in t rus ion

de l tau tàur  aa t rs  f "EEi t .  Wassermann,  évoquant  les  p ro je ts  d rU l r i ke ,  éve i l -

1e  La  cur ios i té  du  lec teur  :  r rDabe i  i s t  d ie  Frage noch n ich t  beantwor te t  3

wor in  bes tand e igent l i ch  ih r  P lan  ?  was lock te  s ie  ?  was t r ieb  s ie ,  ih re

Krâfte zu sammeln, um in der einen vorgesetzÈen Richtung za wirken ? I ' lo l l te

s ias ich  e inn is ten  in .c lem f r ied l i chen B i i rgerquar t ie r . . . "  ?  U l r i ke ,  p .  30-

( 2 )  M a u r i z i u s ,  p .  3 8 8 .
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f ina le  i

" I1  marcha d 'un  pas  rap ide  jusqu 'à  ce  qu t i l  a r r i va  à  la  Dârmerhe ide ,

e n  p l e i n  c h a m p "  ( l ) .

"Mons ieur  d tAndergas t  s ra r rô ta"  (2 )  -

"Mons ieur  d tAndergasÈ s ta r râ ta  encore iune fo is ,  re t i ra  son moucho i r

de  la  poche in té r ieure  de  son ves ton  e t  s tessuya le  f ron t ' r  (3 ) .

"Mons ieur  d tAndergas t  marcha p lus  v i te ,  à  g randes en , jambées"  (4 ) .

" I1  p r i t  pos i t ion  pour  se  dé fendre  cont re  un  couP de vent ,  comme s i

c ' é t a i t  l e  d e r n i e r  a s s a u t  d e  s e s  d o u t e s "  ( 5 ) .

Comme 1 ta  fa i t  remarquer  K .  Schnetz l re r r  l tac t ion  dev ien t  i c i  le  mi -

ro i r  de  l tâme (6)  e t  ces  brèves  descr ip t ions  du  compor tement  su f f i sen t  à  expr i -

mer une garyne complexe de sent iments. Cette sobriété et cette concision du,tsÈyle

contrastent avec l texubérance de la forme que nous avons souvent constatée

dans d tau t res  romans.  Dans LrAf fa i re  Maur iz ius .  le  s ty le  s fapparente  par fo is  à

ce lu i  du  compte ' rendu ou  de  la  chron ique,  i l  s tadapte  à  La  sécheresse de  l tun i -

ûers adrninistrabif .  Dans une langue laconique, Wassermann nous rest i tue la froi

deur  de  la  p r ison  de  Kressa :

"Maur iz ius  regarda drun  oe i l  ind i f fé ren t  (1e  Procureur )  p rendre  son

chapeau, donner à la porte le signal convenu avec 1e gardien et qui t ter la cel-

lu1e .  Un second gard ien  paru t  avec  un  p la teau-de fe r -b lanc ,  i l  appor ta i t  le

repas  du  dé tenu 357"  (7 ) .

Ai l leurs quelques phrases dépoui l lées résument un chapitre ent ier

e t  t radu isenÈ une déc is ion  acqu ise  pour tan t  au  te rme d tune longue lu t te  in té -

r reure  :

( l )  Tb id .  '  p .

( 2 )  Tb id . '  p .

( 3 )  Tb id . r  p .

( 4 )  T b i d . ,  p .

1 8 3 .

I  B B .

I  9 0 .

l  9 3 .

( f )  Tb id . ,  p .  l 9s .

(6 )  Schne tz le r ,  op .  c i t .

( 7 )  Maur i z ius ,  p .  409 .

,  P .  27 '
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I 'Rentré au bureau, à Èrois heures de l taprès-midi ,  i l  expédie au

ministère de la Just ice une longue dépêche de deux cents mots où, en termes

pressants ,  i l  l u i  demande la  g râce  i runéd ia te  du  dé tenu Maur iz ius"  ( l ) .

Le suicide de Leonhart  lu i-même nous est.  rapporté dans une langue

qu i  re fuse  l remphase :

" I1 fai t .  un pas dans le vide. I1 étai t  temps ;  quelques mètres enco-

re  e t  le  t ra in  aura i t  dépassé le  v iaduc .  11  fa i t  ce  pas  conune on  passe d tune

p ièce  à  une au t re .  Cres t  un  pas  dans  le  monde de  l r i r révocabLe,  de  I ' i r révoca-

b l e ,  s a n s  r e t o u r  p o s s i b l e "  ( 2 )

Espace e t  temps

Le même sens  de  la  mesure  carac tér ise  les  ind ica t ions  d to rdre  tempo-

rel  et  spat ial .  Ic i  encore l . lassermann a renoncé au f lou et au vagabondage de

I t imag ina t ion ,  i1  a  recherché la  v ra isemblance.  I1  ind ique avec  une préc is ion

m i n u t i e u s e  1 e s  d a t e s  e t  l e s  h e u r e s  ( 3 ) ,  s i  b i e n  q u r i l  e s t  p o s s i b l e  d e  r e c o n s -

t ru i re  une chrono log ie  dé ta i11ée des  événements .  Les  l ieux  sont  c la i remenÈ dé-

s i g n é s  e t  d é c r i t s .  L t a c t i o n  p a s s é e  s e  d é r o u l e  à  B o n n ,  l t a c t i o n  p r é s e n t e  à  F r a n c -

fo r t ,  Kressa e t  Ber l in .  Les  noms des  p laces  e t  des  rues  cont r ibuent  à  c réer  un

décor  rée l  e t  donnent  à  l tensemble  une a l lu re  d tob jec t iv i té  :

"Le  lendemain ,  E tze l  a l la  rue  drUsedom,  à  l tang le  de  la  rue  de  Jas-

murid et monta au premier.  Dans l tescal ier,  i l  y avait  un écr i teau en carton sur

lequel on l isai t  en grandes let tres noires :  I ' Iathi lde Bobike, repas de ur idi  :

4 marks 50 par abonnemenÈ drune semaine" (4).

( 1 )  ï b i d . ,  p .  46s .

( 2 )  T b i d .  r  p .  5 2 4 .

(3) On peuÈ retenir  comme exemples le début du chapitre V et celui  du chapitre
X I I ,  p .  I  1 3  e t  3 6 7 .  C f  .  a u s s i  s u p r a r p .  5 7 8 .

( 4 )  l b i d . ,  p .  2 2 2 .
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Après  sa  l ibéra t ion ,  Leonhar t  es t  ba11ot t6  de  v i l le  en  v i l le ,  i1  se

rend successivement à EchÈernach, Kaiserswerth, Mayence, Berl in et Leipzig,

mais ces changements de décor obéissent ic i  à une nécessité interne ;  i ls ne

sont plus le signe drune dispersion ou dfune divagat ion de l t imaginat ion coulme

dans Renate  Fuchs ,  ma is  au  cont ra i re  le  symbole  de  l re r rance à  laque l le  Leonhar t

se  t rouve condamné après  sa  l ibéra t ion .  De rnême.  1 févocat ion  de  l tAmér ique par

Waremme ne répond pas  à  un  beso in  d rexot isne  e t  de  cou leur  loca le ,  cornme c tes t

1e cas dans Christ ian l , lahnschaffe où Lrauteur nous entraîne de pays en pays ;
la  pe in tu re  du  monde anêr ica in  permet  de  sou lever  des  prob làmes rée ls  e t  de  res-

t i tuer une expérience fondnmentale de [afsrsnïms.

Cet te  inpress ion  de  vér i té  se  re t rouve dans  1 tévocaÈion  du  cadre  de

v ie  des  Dersonnages e t  de  I ta tmosphère  généra le  du  réc i t .  La  majeure  par t ie  de

l rac t ion  se  Passe dans  le  bureau dépou i l lé  du  procureur  Andergas t ,  dans  les  1o-

caux impersonnels du palais de just ice, dans la cel lule du condamné où règne

un jour blafard et dans la chambre misérable et inhospitaLière de l^Iareruoe. Les

personnages sont Presque toujours enfermés'dans un monde 
"/o".  Quand i ls échap-

pent  à  ce t te  a tmosphère  accab lan te ,  ce  n tes t  que pour  t rouver  au  dehors  la

p l u i e  e t  l a  g r i s a i l l e .  A u  m o m e n t  o ù  E t z e l  g u i t t e  s a  v i l l e  n a t a l e ,  i l  d o i t ' a f f r o n

ter  t ' l a  tempête  e t  les  averses  de  p lu ie"  ;  chaque fo is  que le  p rocureur  se  rend

à Kressa,  le  temps es t  maussade ( l ) .  La  na ture  e t  l renv i ronnement  des  ê t res  esÈ

en accord  avec  le  d rame t r i s te  qu i  se  joue.  On es t  i c i  en  présence drun  symbo-

l isme de bon aloi  qui  se re-trouve dans la mise en oeuvre de certains moti fs re-

pr is  de  chap i t re  en  chap i t re .

Chaque fois que son image s t  impose

sa main  une pe t i te  lan terne  sourde ;  ce  nres t

ta l  (2 ) .  Dans son en fance,  E tze l  a  pu .  g râce  à

ve drune ln jus t i ce .  Cet  ob je t  res te  aÈtaché à

é1ec. t ion :  E tze l  es t  l ' ado lescent  jus t i c ie r  qu i

au .procureur ,  EÈze l  t ienÈ dans

pas 1à un simple noÈif  ornemen-

ce t te  lan terne  appor te r  la  p reu-

sa personne contrtre un signe de son

appor te  la  lumière  eÈ la  vér i té .

( r )  c f .  :
i b i d .

"Kurz vor Kressa wurde die Fahrt  durch eintretenden Regen verzôgert" ,
,  p .  4 3 3 .

( 2 )  G f .  i b i d . ,  p .  1 3 3 ,  1 3 9 ,  l 7 7 , 2 O l r  2 O 2 .  O n  p o u r r a i t  é g a l e m e n t  é t u d i e r  l e  m o -
t i f  des yeux et du regard qui permet à l rauteur de répart i r  l -es personnages
en deux catégories :  les êtres froids qui ne voient que la surface des cho-
ses (Andergast) et  ceux qui sont capables de regarder (Etzel) .
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Fond et forme

On voit  commenÈ tous les procédés que Wassermann a souvenÈ ut i l isés
avec une habi leté excessive se trouvent en quelque sorte ennobl is dans LtAffai-
re  Maur iz ius  où  i l s  sonÈ employés  à  bon esc ien t  e t  adaptés  à  la  na t iè re .

Ainsi .  la présentat ion des personnages par couples dont chaque mem-
bre  a  un  carac tère  opposé à  ce lu i  de  l rau t re .  para î t  i c i  no ins  a r t i f i c ie l le  e t
mo ins  sys témat ique que dans  d 'au t res  romans.  Cer tes ,  E l l i  s toppose à  Anna Jahn
et  Leonhar t  Maur iz ius  au  procureur  Andergas t ,  ma is  ce  procédé d toppos i t ion  nres t
p lus  ce t te  s imp le  pe in tu re  en  "no i r  e t  b lanc ' t  dont  par le  W.  Voege l i  à  p ropos  de
Chr is t ian  Wahnschaf fe  ( l ) ,  i1  dev ien t  un  vér i tab le  p rocédé de  compos i t ion  qu i

Permet de trai ter la matière dans son ensemble et de rendre compte de la dual i -
té  fondamenta le  de  la  v ie .  TouÈ le  roman repose sur  ce t te  idée de  po la r i té ,  sur
la  dua l i té  de  l rac t ion ,  sur  L toppos i t ion  e t  la  cornp lénentar i té  des  conÈra i res  :
1 e  p a s s é  e t  l e  p r é s e n t  s t é c l a i r e n t  m u t u e l l e m e n t ,  l e  c o e u r  s t o p p o s e  à  l t e s p r i t ,
l e s  g r a n d e s  f o r c e s  d e  l a  j u s t i c e  e t  d e  l t i n j u s t i c e ,  d u  b i e n  e t  d u  m a l ,  d e  l a
lumière  e t  des  ténèbres  se  l i v ren t  leur  combat  é te rne l r  le  f i l s  se  dresse con-
t re  le  père .  On peut  par le r  i c i ,  corme l ta  fa i t  Rudo l f  Kreu tzer ,  d tun  vér i tab le

"pr inc ipe  de  mise  en  fo rme dua l is te"  (2 ) ,  d tune adéquat ion  de  la  fo rme eÈ du

fond dont la mise en oeuvre de la technique du "dévoi lement" fourni t  une autre
i l lus t ra t ion  s ign i f i ca t i ve .  Ce procédê permet  i c i  de  res t i tuer  le  long chemine-

ment  vers  la  vér i té .

! , Iassermann ne dévo i le  les  fa i ts  que par  b r ibes ,  i l  n t ins t ru i t  son

lec teur ,  auss i  b ien  d fa i l leurs  que les  personnages eux-mêmes,  que par  é tapes

success ives ,  en  ne  procédanÈ chaque fo is  qu tà  des  révé la t ions  par t ie l les .

On ne peut  se  fa i re  une idée c la i re  du  procès  de  L .  Maur iz ius  qurà

t ravers  ce  quren d isent  les  d i f fé ren ts  personnages.  Pour  en  avo i r  une v is ion
g loba le ,  i1  fau t  a t tendre  1es  révé la t ions  success ives  de  la  généra le  Andergas t ,

de  P.  P .  Maur iz ius ,  du  pro fesseur  Fors te r -Loer ing ,  du  procureur  généra l  lu i -
m ê m e ,  d u  c o n d a m n é ,  e t c . . .  P e t i t  à  p e t i t  l r i r n a g e  s e  c o m p l è t e  e t  1 e  l e c t e u r  e s t
amené,  au  fu r  e t  à  mesure  qur i l  tourne  les  pages,  à  recons t i tuer  le  p rocès  à

( l )  W .  V o e g e l - i ,  o p .  c i r .  r  p .  I 1 8 .

(2 )  L 'express ion  es t  de  Rudo l f  Kreu tzer  qu i  a  é tud ié  ce t  aspec t  de  la  p roduc t ion
de wassermann dans Das dual ist ische G"rt" l t rrg"pr ir" ip b" i  J"k ,
B o n n . P h i l .  D i s s .  l 9
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fois dans son déroulement chronologique, dans son contenu et dans lratmosphè-

dans  laque l le  les  choses  se  sont  passées .

11 en va de même en ce qui concerne le meurtre dtEl l i  Jahn dont nous

nrobEenons une exp l i ca t ion  sa t is fa isan te  qu 'à  la  f in  du  l i v re ,  au  te rme drune

mul t i tude  d téc la i rc issemenÈs dont  nous  ne  pour r ions  fa i re  i c i  l t inventa i re  ex-

haust i f  sans Èomber dans un résumé pur et s imple du roman. Nous ne ret iendrons

par  conséquent  que les  é t .apes  essent ie l les  dans  la  recons t ruc t ion  des  fa i ts .  La

première  vers ion  du  meurEre  es t  donnée par  P .  P .  Maur iz ius  ( l ) ,  pu is  c res t  le

procureur  qu i ,  en  se  fondant  sur  le  doss ie r ,  p ropose une recons t i tu t ion  des

événements ,  en t revo i t  des  po in ts  fa ib les  e t  avance une nouvet te  e*p t ica t ion  (2 ) .

Ses  en t re t iens  avec  P.  P .  Maur iz ius  (3 ) ,  pu is  avec  le  condamné dans  Ia  p r ison

de Kressa fonÈ ensu i te  accompl i r  à  1 'enquête  un  pas  déc is i f  (4 ) .  En f in ,  les

aveux de l .Jaremme (5) viennent couronner l rensemble de la dérnonstrat ion.

Cet te  rné thode drexpos i t ion  suggère  l r image du  puzz le  que nous  avons

évoquée p lus  haut  à  p ropos  des  personnages;  e l le  es t  auss i  en  accord  avec  l f i -

mage de ce t ' t ravai l  de foui l le eE de terrâssementr '  (6) que doit .  accomplir  le

chercheur  de  vér i té .

Dans son ar t i c le  Que lques  remargues sur  l rA f fa i re  Maur iz ius ,  Wasser -

mann a déf ini  ainsi  les techniques qut i l  a mises en oeuvre dans son roman :

"J ta i  essayé que lque chose dren t iè rement  nouveau : la  fab le  n tobé i t  pas  aux

procédés de  la  jux tapos i t ion ,  de  Ia  superpos i t ion  ou  de  la  success ion  ;  ses

d i f fé ren ts  é lémenÈs sont  au  cont ra i re  d isposés  Lrun  au-dessous  de  l tau t re ,  dans

des zones  de  p lus  en  p lus  p ro fondes. . .  J ta i  par fo is  comparé  ce t te  fo rme à  ce I le

drun  en tonno i r  bâ t i  dans  la  te r re  dont  l rouver tu re  la  p lus  é t ro i te  sera iË  tour -

née vers  le  haut .  e t  la ' ,p lus  la rge  vers  le  bas"  (7 ) .

( l )  ï b i d . r  p .  8 0  s q .

( 2 )  ï b i d . ,  p . r4s- r76.

2 0 8 .( 3 )  T b i d . ,  p .

(4) Tbid,. ,
es t  à

( s )  I b i d . ,

( 6 )  Tb id . ,

p. 421-422. Au terme des entretiens avec L. Maurizius, Ie procureur
même de donner une image précise des faits.

p .  490 .

p .  145 .

(7 )  Lebensd iensÈ,  p .  337 .
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Cet te  inage de  l ren tonno i r  renversé  es t  in té ressante  à  p lus ieurs

t i t res  e t  s rapp l ique par fa i tenent  au  roman.  De même quron n 'aperço i t  d rabord

que la pet i te ouverture de lrenËonnoir ,  on ne disÈingue au débuË du réci t  que

des lambeaux et de vagues indices de vér i té.  La porte qui donne accès à la

véri té est étroi te et seul celui  qui  a le courage de la franchir  méri te La r 'e-

vé la t ion .  Une fo is  le  pas  f ranch i ,  i l  vo i t  son  hor izon  s 'é l -a rg i r  g radue l lement

comme s t i l  é ta i t  p lâcé  au  cent re  d tune sér ie  de  cerc les  success i fs  dont  le  d ia -

mèt re  i ra i t  s tagrand issant .  Cet  é la rg issement  du  champ de v is ion  s raccompl i t

dans un mouvement de descente vers la vér i té qui rappel le l r .act iv i té du mineur"

Drun bout  à  l rau t re ,  c res t  un  en foncement  dans  les  fa i ts ,  une recherche souter -

ra ine ,  t t l ten t rée  dans  un  un ivers  de  ca tacombest t  ( l ) .

A  par t i r  d tun  cer ta in  moment ,  ce lu i  qu i  es t  appe lé  à  vo i r  la  vér i té ,

ne  peut  p lus  s tempâcher  d ta l le r  tou jours  p lus  hae l .  de  scru ter  1es  pro fondeurs

avec un acharnement grandissanÈ pour leur arracher leur secret.  A part i r  drun

fcertaîr .  poinÈ, Ia recherche de la vér i té devient une obsession.

E l le  impose de  perpétue ls  re tours  en  ar r iè re ,  I tana lyse  tou jours

renouve lée  drun  seu l  e t  nême fa i t  p lacé  sous  des  éc la i rages  d i f fé ren ts ;  e I le

condamne l respr i t  à  un  cheminement  en  rond au tour  d tun  pô le  à  l ra t t racÈ ion  du-

que l  i l  ne  peut  échapper .  C tes t  pourquo i  on  a  l t impress ion ,  à  1a  lec tuue du

roman,  d rê t re  tou jours  ramené aux  mêmes ques t ions .  Ma is  i1  ne .peut  en  ê t re  au-

t reaenÈ,  l tobsess ion  dont  sont  v ic t imes les  personnages impose des  in te r rup t ion

dans le  cours  du  réc i t  e t  des  re tours  incessanÈs sur  les  ques t ions  pr inord ia les

Ic i  encore ,  Ia  fo rme es t  par fa i temenÈ adaptée  aux  idées  qure l le  veut  expr imer ,

e l le  esÈ en accord  avec  la  quête  obsédante  de  Ia  vér i té ,  avec  l t in lassab le  d6-

ch i f f remenË du passé e t  1 ré tude op in iâ t re  des  âmes.

( l )  M a u r i z i u s ,  p .  l 4 l .
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UN GRAND ROMAN In LIENTRtr-DEUX-GUERRES

Quand on compare Lr Affaire Mauri .z iue au faiË divers ini t ia l .  on

mesure  l rampleur  des  rnod i f i ca t ions  qu 'a  sub ies  la  mat iè re  b ru te .  L t inag inaÈion

du romancier a donné aux fai ts une autre signi f icat ion; Wassermann a approfondi

le caractère du condanné, i l  a créé toute une série de personnages, imaginé des

s i tua t ions 'e t  des  re la t ions ,  sou levé  des  prob lèmes pour  LesqueLs la  réa1 i té  ne

lui  fournissait  aucun modèle. Nous sorunes ic i  en présence drun authent igue tra-

va i l  de  c réa t ion ,  te l  que 1 'au teur  l fa  dé f in i  lu i -même :
'Pour  t ransposer  l texpér ience concrè te  dans  la  s ihère  de  la  poés ie ,

i1  fau t  que je  la  débar rasse des  scor ies  de  1a  réa l i té .  11  fauÈ,  pour  a ins i  d i re ,

que dans  rna  po i t . r ine  e1 le  passe par  1 tépreuve pur i f i ca t r i ce  de  la  f lamme.  Dans

t o u b .  1 e s  c a s ,  i l  s t a g i t  d t u n e  m é t a m o r p h o s e  d e  . m a t i è r e  e n  e s p r i t t t  ( l ) .

Ce l i v re  se  présente  drabord  comme un roman psychoLog ique.  L rau teur

y  é tud ie  avec  f inesse les  re la t , ions  fami l ia les ,  p luè  par t i cu l iè remenÈ le  conf l i t

du  père  e t  du  f i l s ,  i l  rend 'comf) te  de  l tambigu i té  du  sent iment  amoureux  chez

Leonhar t  Maur iz ius  ;  en  u t i l i san t  les  méthodes de  la  psycho log ie  moderne,  i l

res t iÈue la  v ie  p ro fonde des  ê t res ,  ses  f igures  romanesques on t  une vér i tab le

dimension humaine eÈ se dist inguenÈ des personnages art i f ic iel lement grandis

que l ton rencontre dans bon nombre de romans antér ieurs. EEzel- ,  Andergast,  Wa-

reme ou Leonhart  Mauriz ius, sans compter toutes les f igures annexes, sont des

êtres réel lement présents et v ivants, mais en même teups nous reconnaissons en

eux des  t tGesta l ten t t  au  sens .où  Wassermann enLenda i t  ce  mot ,  c res t -à -d i re  des

personnages porÈeurs drune signi f icat ion humaine générale qui échappent aux

l imites dtune époque déterminée. Erwin Reiner ou Crammon représentaient des

types  humains  p i t to resques l iés  à  leur  temps e t  à  la  mode du  jour  :  l run  éÈa i t

le  jeuue dépravé de  la  be l le  époque eE l rau t re  " f  incarna t ion  du  dandy"  (2 ) .

E tze l ,  au  cont ra i re ,  représente  1a  jeunesse asso i f fée  de  jus t i ce ,  Andergas t

l respr i t  f ro id  a t taché à  la  le t t re  de  la  lo i ,  Leonhar t  la  fa ib lesse  mora le  e t

I ^ la remme l r in te l lecÈue l  dévoyé.  Ces f igures  on t  une va leur  un iverse l le ,  e lLes

sont  p romises  à  la  durée .

( I  )  Selbstbetrachtungen,

( 2 )  w .  V o e g e l i r  o p .  c i t .

p .  66-67 ,  t r .  M.  Boucher , ,  op . ,  c i t . ,  56-57 .

r  p .  l l O .
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LrAffaire Mauriz ius nous est apparue aussi cornme un roman social

dans lequel l^ lassermann rest i tue une image assez complète de la société al leman-

de de son temps, depuis la fani l le patr ic ienne du procureur Andergast jusqutà

la  pe t i te  bourgeo is ie  représentée  par  Peter  Pau l  Maur iz ius .  I1  évoque même,  à

Èravers les hôtes de La pension Bobike, les couches plus humbles de Ia popula-

t ion. Co'nme dans le reste de son oeuvre, i l  rnet en accusat ion l tunivers de la

bourgeo is ie  a l lemande,  ma is  sa  c r i t ique  esÈ ic i  p lus  nuancée e t  p lus  é labo iée

quta i l leurs .  La  pér iode w i lhe lmin ienne es t  jugée à  t ravers  deux  représentan ts ,

Leonhar t  Maur iz ius  e t  le  p rocureur  A t idergas t len  qu i  s t incarne-n t  ses  dé fau ts  ma-
jeurs  e t  con t rad ic to i res  :  Leonhar t  s res t  la issé  sédu i re  par  1a  fac i l iLé  e t

les  fausses  va leurs  rna tér ie l les ,  i l  a  é té  v ic t ine  de  la  dépravat ion  mora le  de

son temps.  Andergas t  au  cont ra i re ,  s tes t  posé en  dé fenseur  des  va leurs  t rad i -

t ionne l les ,  i l  a  c ru  dé fendre  l to rdre  e t  f re îner  La  ddcadencç ,  na is  en  réa l i té ,

comme tous ceux qui se Èrouvaient à des postes de responsabi l i té,  i l  a empêché
1révo lu t ion  nécessa i re  d tune soc ié té  pé t r i f iée  dans  ses  r i tes

/
Ce l i v re  es t  auss i  un  roman à  thèse.  où  l rau teur  nous  inv i te .  à  t ra -

vers  le  réc i t  d rune er reur  jud ic ia i re ,  à  une ré f lex ion  é levée sur  la  jus t i ce  e t
la  cu lpab i l i té .  Wassermann veut  dômont rer  que 1a  vêr i té  es t  f rag i le ,  qur i l  es t
d i f f i c i le  d ren  cerner  les  contours ;  i1  suggère ,  conme P i rande l lo ,  gu te l le  a  de
mulÈ ip les  v isages .  Essayant  de  préc iser  la  no t ion  de  cu lpab i l i té ,  i l  about i t  à
la  conc lus ion  que,  s i  Leonhar t  Maur iz ius  n ta  pas  cormnis  le  c r ime dont  on  l taccu-
se , . i l  es t  néanmoins  coupab le .  La  s i tuaÈion  de  Leonhar t  n res t  sans  doute  pas  la
même que ce l le  de  Joseph K.  dans  Le  Procès !  i l  connaî t  son  ac te  d raccusat ion ;

mais son att i tude rappel le cel le,  du personnage de Kafka :  ï1 ne meË pas en cause
lui  non plus la valeur du jugenent et i I  a conscience dtavoir  commis une faute,
m ê m e  s i  c e  n t e s t  p a s  c e l L e  d o n t ' o n  l r a c c u s e .  O n  e s È  l o i n  i c i  d e s  f a u x  p r o b l è m e s
ou du moins des t tquest ions à la modett  qrr .  I^Jassermann srest souvent attaché à
t ra i te r r le  p rob lème de la  cu lpab i r i té  humaine  es t  de  tous  les  temps.

Un des  mér i tes  les  p lus  éminents  du  l i v re  nous  semble  en f in  rés ider
dans  sa  fo rme é laborée.  La  courbe généra le  du  réc i t  es t  ce l le  d fun  roman po l i c ie r
Ce la  a  assuré  le  succès  de  l roeuvre  dans  Ie  pub l i c ,  ma is  a  auss i  dépréc ié
son iurage aupçès des spécial istes de la cr i t ique l i t térai fJ.  n"rr"  la postf-ace
qu ' i l  a  donné à  LrAf fa i re  Maur iz ius  ( l ) , f .  Mar t in i  a  mont ré  qu tun  "v ieux  pré jugé

( l )  D e r Fa l l  Maur iz ius , Ed. Rûtten_ qnd-Loening,
p .  541 -573 .

Nachwort von Fri tz l lart in i ,
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. f f"r"oa a banni le roman pol ic ier dans les dépressions de la l i t térature de

feu i l le ton t ' ( l ) .  Ce pré jugé,  a f f i rme- t - i l ,  n 'a  pas  épargné ce  l i v re  dont  la

trame est ef fect ivement const i tuée par une intr igue poLicière. Pourtant ce ro-

man s t inscr i t  dans  une t rad i t ion  qu i  n res t  é t rangère  n i  à  la  l i t té raÈure  a l le -

mande,,  ni  à la l i t térature mondiale et Wassermann peut se référer à des maîtres

incontes tés ,  à  conmencer  par  K le is t ,  Bren tano,  E .T .A.  Hof fmann,  Raabe,  Fontane,

ou  b ien ,  à  l ' é t ranger ,  à  Poe,  Ba lzae e t  Dos to ïevsk i  (2 ) .  De tou t  temps

l r i n t r i g u e  p o l i c i è r e ,  q u i  n r e s t  q u t u n e  d e s  f o r m e s  p a r t i c u l i è r e s  d u  m y s t è r e ,  a

fourn i  une mat iè re  à  la  l i t té ra tu re ;  de  tou t  temps les  auÈeurs  l ron t  u t i l i sée

pour  Èen i r  les  lec teurs  en  ha le ine .  IL  n res t  pas  douteux  q , r " 'H" " " . rmann joue

s u r  l e  g o û t  d u  m y s t è r e  e t  d e  l r e n q u â t e  p o l i c i è r e  d e  s e s  l e c t e u r s ,  m a i s  c e l a

ntenlève r ien au. raf f inernent de la forme. Dans aucun autre de ses l ivres, i l

n ta  man i fes té  un  te l  souc i  de  p lan  e t  a t te in t  à  une te l le  vér i té  e t  une te l le

ob jec t iv i té  du  s ty le .

Dans son étude Typische Formen des Romans, Franz Stanzel a proposé

une c lass i f i caÈ ion  des  romans se lon  I ta t t i tude  de  1récr iva in  face  à  sa  mat iè re .

11 existe à son avis trois types fondamentaux :  der auktor iale Roman, der lch-

Roman,  der .persona le  Roman (3) .  Dans 1-a  première  ca tégor ie  on  pour ra i t  c lasser

les oeuvres de la grande tradi t ion narrat ive, 1es romans de Cervantès, de Bal-

zac et de Dostoievski ,  le réci t  domine et on sent la présence. du nar: .ateur qui

intervient directement pour commenter les événements et guider 1e lecteur.  Dans

les  l i v res  de  la  deux ième ca tégor ie r  l rau teur  appar t ien t  lu i -même à  l tun ivers

du réci t ,  i l  a été mêlé aux événements qut i l  rapporte. Dans les oeuvres du der-

n ie r  g roupe,  au  cont ra i re ,  le  conteur  s re f face ,  on  ne  l taperço i t  p lus  der r iè re

ses personnages qui v ivent drune existence indépendante. Selon

( l )  i b i d .  ,  p .  5 4 7 .

(2 )  Wassermann lu i -même a  a t t i ré  l ra t ten t ion  sur  ces  poss ib les  rapprochements .
11  écr i t  dans  son essa i  Schu le  des  Romanschr i f t s te l le rs  :  t ' l n lahrsche in l i ch

wiirden die Brûder 4qraqa t kârnen, in dem
F a c h ' ' K r i r , i @ t p s y c h o 1 o g i s c h e r T i e f b o h r u n g ' ' u n t e r g e b r a c h t ,
und die Madame Bovary als brei te Sit tenmalerei  auf dem Grund einer Ehebruchs

t r "gô@,  n .223 .

(3 )  Franz  Stanze l ,  Typ ische Formen des  Romans,  p .  16- .51 :
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Stanze l ,  ce  t ro is ième type de  r9* r l  es t  le ' f . r r i t  de  l tex igence moderne drob-

jec t i v i té  e t  des  découver tes  récentes  de  la  psychotog ie  qu i  perne t ten t  d rappro-

fondir  1rétude des caractères, ouvrenÈ au romancier les zones profondes de la

conscience jusque 1à inaccessibles ( l )  et  garant issent aux f igures romanesques

une existence indépendante.

S i  l ron  ten te  de  c lasser  les  romans de  Wassermann se lon  ces  caÈégo-

r ies  dégagées par  S tanze l ,  on  s taperço i t  qu f i l - s  corespondent  p resque tous  à  la

première  dé f in i t ion .  Beaucoup p lus  que Ba l -zac  e t  Dos to ievsk i  qu ' i l .a  p r is  Pour

maî t res ,  Iùassermann es t  tog jours  fo r tement  engagé aux  cô tés  de  ses  Personnages;

i l  es t  d i rec tement  inp l iqué dans  l rac t ion  qu ' i l  gu ide  se lon  son bon p la is i r .

Seu le  L 'A f fa i re  Maur iz ius  se  rapproche de  la  t ro is ième déf in i t ion  de  Stanze l  :

Wassermann la isse  v iv re  eË par le r  ses  peroonnages ;  I tac t ion  ex tér ieure  es t

souvent  re léguée au  second p lan  par  la  pe in tu re  de  la  v ie  in té r ieure  des  ê t res

à  t ravers  les  d ia logues  e t  1es  mono logues.

A ins i  appara issent  la  p lace  pr iv i lég iée  e t  la  facËure  moderne de

LrAffaire Mauriz ius dans une product ion romanesque qui présente par ai l leurs

1eu d t innovat ions  en  mat iè re  de  fo rne .  Cres t  pourquo i ,  même les  censeurs  sévè-

res de l , t rassermann reconnaissent dans ce l ivre t tun roman remarquable parmi tous

ceux qui parurent après la guerre" (2).

A  cô té  de  La  Montagne mag ique,  du  Loup des  Steppes ou  de  Ber l in

A lexander f la tz ,  L rAf fa i re  Maur iz ius  représente  sans  doute  un  des  soûmets  de  1a

product ion romanesque al lemande pendant la période weimarienne. Plus de cinquan-

te  ans  après  sa  paru t ion ,  le  l i v re  se  l i t  tou jours  avec  un  in té rê t  sou tenu.

Son r i che  contenu ne  peut  s 'exp l iquer  to ta lement  qurà  la  lumière

de l rexpér ience fondamenta le  qu i  a  marqué l rex is tence de  l {assermann.  Le  conf l i t

personne l  que l rau teur  a  vécu en  tan t  qu tA l lemand d 'o r ig ine  ju ive  exp l ique êer :

ta ins  aspec ts  de  LrAf fa i re  Maur iz ius :  l r impor tance accordée au  thème de la

jus t i ce ,  la  personna l i té  de  l ^Jarenune e t  de  Melch io r  Gh ise ls .  L tana lyse  de  ce  con-

f l i t  permet  de  met t re  en  lumière  les  rac ines  de  la  p roduc t ion  romanesque,

mais  e l le  es t  auss i  in té ressante  en  so i ,  parce  que Wassermann nous

a la issé  dans  ce  domaine  un  témoignage d tune grande va leur .

( l )  Stanzel écr i t  :  "Das Zuri ickÈreten des Erzâhlers im personalen Roman' die

Neutral is i . i , - rr ,g oder Ausschaltung al ler ErzâhlelemenÈe' aus denen im aukto-

.r ia len Roman auf die person des Erzâhlers geschlossen werden kann, das Vor-

her rschen szen ischer  Gesta l tung,  des  D ia logs ,  der  e leb ten-Rede und der

Bewuptseinsspiegelung(. . . ;  verânàern grundlegend die Orient ierungslage des

Lesers in einero-persIïlafLn Roman irn Vergleich zu jener im auktorialen Roman

o p .  c i t .  ,  p .  4 2 - 4 3 -

(2)  M.  Boucher ,  oP.  c i ! . ,  P .  75 '
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CdÂPITRE XV

JUDAISME ET GERI'{ANITE

LE CADRE HISTORIQUE

La v ie  de  l {assermann (1873-1934)  se  s i tue  en t re  deux  da tes  qu i  on t

une valeur syrnbol ique. Sa naissance est précédée de peu par la fondat ion de

1 ' E m p i r e  â l I e m a n d ,  l e . 2 8  j a n v i e r  l 8 7 l  ;  à  s a . m o r t ,  l e  p r e m i e r  j a n v i e r  1 9 3 4 ,

I l i t l e r  es t  ins ta l lé  depu is  un  an  à  la  chance l le r ie .  La  eréa l ion  de  l rEmpi re

e t  l raccess ion  de  H i t le r  au  pouvo i r  son t  deux  événements  d tune poËtée cons i -

dérable pour le sort  de la cormrunauté juive dtAl lemagne. Tandis que 1'Empire

ava iE  promis ,  dès  sa  fondat ion ,  la  to ta le  émanc ipa t ion  des  Ju i fs ,  le  rég ime

naz i  fa i ' sa i t  peser  sur  eux ,  dès  son ins ta l la t ion ,  la  menace de  l ranéant . i ssenent .

On peut  d i re  qu tau  cours  de  sa  v ie  l . Iassermann es t  a l lé  du  pô le  de  l tespérance

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

de  la  quête  paEien te  de  l rharmon ie ,  de  l r ind ignat ion  eE des  sombres  pressent i -

m e n t s .

L'Al lemagne et la communauté juive

La s i tua t ion  de  dépar t  es t  ce l le  d . rune émanc ipa t ion  to ta le .  Depu is

le  vo te  des  lo is  de  1869 e t  de  1872 ( l ) ,  les  Ju i fs  sont  reconnus comne des  c i -

Loyens  a l lemands à  par t  enL iè re ,  les  tex tes  o f f i c ie ls  leur  accordent , la  Èota le

égal i té des droi ts ;  aucun ci toyen al lemand ne peut être inquiété du fai t  de

sa na issance ou  de  sa  confess ion .

Te l les  sonE la  théor ie ,  la  le tEre  de  la  l -o i .  Sa  mise  en  praÈ ique

se révè le  tou te  au t re ,  son  app l ica t ion  res te ,  auss i  tongtenps  que dure  l rEm-

p i re ,  t rès  en  re t ra i t  par  rappor t  à  son contenu.  En réa l i té ,  la  lo i  es t  per -

pé tue l lement  tournée e t ,  1 témanc ipaEion  nres t  souvent  qu 'une façade.  Un cer ta in

nombre  de  pro fess ions  res t ,en t  tou jours  inEerd i tes  aux  Ju i fs .  T rès  ra res  sont

ceux qui peuvent.  accéder à de vér i tables responsabi l i tés dans les carr ières de

( l )  C f  .  s u p r a ,  p .  1 9 .
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l ' ense ignement ,  de  l ra rmée ou de  Ia  jus t i ce  ( l ) .

LtémancipaEion révèle très tôt  son caractère imparfai t .  Tout drabord

el le nrest pas en Al lemagne, corme dans les démocrat ies occidentales, le point

drabout issemênt,  de vér i tables courants de pensée l ibéraux. El le se trouve ic i

ocgroyée par un Etat auÈori taire qui,  en 1870, ne peut plus conserver aux yeux

du monde ]e visage dtun Etat de classes et de castes de type moyenâgeux, qui,

en Europe, doit  sradapter au l ibéral isne arnbiant et  qui ,  en outre, a besoin de

l tappor t  de  la  gsnrmsnâuté  ju ive  pour  a t te indre  les  ob jec t i f s  économiques  qu t i l

s 'es t  f i xés .  L roc t ro i  de  l témanc ipa t ion  ne  cor respond donc  pas  à  une vo lon té

rée l le  de  l ibéra l i sne .  L tEÈat  au tor i ta i re  sera  tou jours  p rê t 'à  g r ignoter  eÈ à

l im i te r  les  avantages  qu t i l  a  consent is .

Enf in ,  dans  l tespr i t ,  de  beaucoup,  une funes te  confus ion  se  produ i t

entre émancipat ion et assimi lat ign. On souhaite sincèrement 1rérnancipat ion des

Juifs en tant qut individus, mais on refuser.conscieument ou non' de les éman-

ciper en tant que courmunauté. On est prêt à reconnaître à chacun d'eux la plei-

ne appartenance à la coumnunauté nat ionale et une totale, égal i té des droi ts,  à

cond i t ion  Èoute fo is  qu ' i l  abandonne tou tpar t i cu la r isne ,  tou t  s igne d is t inc t i f

e t  qu t i l  veu i l le .b ien  s tass imi le r  Èota lement ,  c res t -à -d i re  se  fondre  dans  le

reste du corps social .  On voit  que cette concept ion de 1'émancipat ion ne ren-

ferme en fai t  que le souhait  de voir  disparaître,  à plus ou moins brève éché-

ance, la conurunauté juive sous 1'ef fet  d 'une ent ière germanisat ion; Un des

por te -paro le  de  ce t te  concept ion  es t  I 'h is ro r ien  He inr ich  von Tre i tschke qu i

écr i t  en 1880, dans son l ivre Ein Wort ûber unser JudenEum :

f 'Nos exigences à 1tégard de nos conciÈoyens israél- i tes sont simples

i ls doivent devenir  Al lemands(. . . )  car nous ne voulons Pas qutaux siècles de

civi l isat ion germanique fasse suite une époque de civ i l isat ion mixte judéo-

al lemande" (2)

( I ) Dans son livre Le Peirsonna i u i f  dans  le  Roman a l lemand (1855-1915) ,  Di-
d i e r ,  P a r i s , 1 9 7 3 , P ier re AngeI  c i te  les  s ta t i s t iques  su ivantes  (p . 8 8 )  !

en lBgO on compÈait  sur 64 75O inst i tuteurs 78 jui fs

.  sur 6 247 professeurs de lycée 62 jui fs

sur  4  4OO juges  89  ju i fs

Cité d'après C"qghl."ht"  d"" Att i " .* i t i
27 .  Les  concept ons

und 2Ou t t g  4 v  .

âETl-'ttonJahrhunder t ,  Ernst  5 lg t t  Ver l?g,  1997'  e .
Treitschke furent viole'rrnent denoncees Par

(2 )

i iber unser Judentum, 1880.
Ttt. Motrtmsen dans Auch ein Wort
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Dans lrenqemble, on assi lÈe pendant Eoute la durée de lrEmpire à une

persistance et même à une aggravat ion de lrhost i l i té à 1tégard de la cornmunautê

ju ive ,  e t  ce la  ua lg ré  la  lo i  d 'émanc ipa t ion  de  1872.  La  ha ine  an t i ju ive  se  dé-

ve loppe essent ie l lement  dans  deux  d i recÈ ions .

Le premier courant se présente come La cont inuat ion drune haine

hér i tée  du  passé.  11  reprend les  mot i fs  t rad iÈ ionne ls  de  l rhos t i l i té  re l ig ieuse

et  sur tou t  de  I 'hos t i l i té  économique qu i  se  man i fes te  de  p lus  en  p lus  c la i . re -

Eent .  Le  pas teur  Ado l f  S tôcker  es t  un  de  ses  maî t res  à  penser .  11  d ispose d tun

par t i ,  le  par t , i  chré t ien-soc ia l ,  fondé en  l87 l  ( l ) .  Ses  campagnes de  propagande

sont  o rgan isées  au tour  de  t ro is  thèmes essent ie ls  :  tou t  d ta 'bord ,  S tôcker  con-

s idère  I 'oppos i t ion  re l ig ieuse en t re  Ju i fs  e t  chré t iens  corme i r réduc t ib le .

Aucune en ten te  n res t  poss ib le  avec  les  Ju i fs ,  sau f  s t i l s  se  conver t i ssent  au

christ ianisme. Stôcker dénonce ensuiÈe le social isme dans lequel i l  voiE une

créat ion  de  l respr i t  ju i f .  En f in  e t  sur touË,  i l  s ta t taque à  la  p ré tendue pré-

pondérance juive dans le domaine économique, invoquant des arguments qui sont

Ie plus souvent/  i rnaginaires mais ne restent pas sans effet  dans les mi l ieux

auxque ls  i l s  s tadressent .  11  se  Ërouve que les  adeptes  du  pas teur  S tôcker  se

recru ten t  sur tou t  dans  la  c lasse  moyenne,  dans  ce t te  pe t i te  bourgeo is ie  qu i ,

après  une brève pér iode d 'euphor ie  économique,  souf f re  duremenÈ des  e f feÈs

drun essor  indus t r ie l  v io len t  e t  désordonné.  Les  d i f f i cuL tés  matér ie l les

qure l le  éprouve fon t  d re l le  un  Èer râ in  de  préd i lec t ion  pour  1a  propagande de

Stôcker ,  d tau tanÈ p lus  que les  Ju i fs  appar t iennent ,  dans  leur  g rande major i té ,

à cette même couche sociale où les idées d" .p"rt i  " ,htêt i"r-  
les transfor-

ment faci lement.  en boucs émissaires. I ls sonÈ tenus pour responsables de la

détér io ra t ion  généra le  des  cond iË ions  d tex is tence.  On vo i t  
" r ,  

&*  les  c réa teurs

dtun nouvel ' .ordre économique et.  social  inhumain qui se caractér ise par un pro-

grès indusÈriel  et  une explosion urbaine forcenés et remet en cause les paisi-

b les  t rad i t ions  po l i t iques  e t  soc ia les  d 'une A l lemagne qu i  é ta i t  res tée  jusque

1à un  ca lme pays  agr ico le .Bre f ,  les  Ju i fs  do ivent  endosser  la  responsab i l i té

de  1a  mut .a t ion  indus t r ie l le ,  économique e t  po l i t ique  e t  des  inév i tab les  cont re -

coups qui at teignent la société, part icul ièrement la classe moyenne. Quand on

sait  que la farni l le de Wassennann appart ient à la pet i te bourgeoisie de Fi i r th,

( l )  En  réa l i té ,  le  par t i  fu t  fondé sous  le  nom de Chr is t l i ch -soz ia le  Arbe i te r -
parEe i .  Ma is ,  é tan t  donné qu ' i l  rec ru ta i t  la  p
Ia  pe t i te  bourgeo is ie ,  le  te rme Arbe i te r  d isparu t  rap idement .
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on  peut  penser  qure l le  a ,  e l le  auss i r ressent i  les  répercuss ions  de  la  p ropa-

gande de Stôcker dont,  les idées, cortrne on le voiL, ne sont ni  neuves ni  or i -

g i n a l e s  ( l ) .

Le deqxième courant de la haine ant i ju ive qui se manifeste à par-

t i r  de  IBTO présent .e  par  cont re  un  v isage nouveau.  Avec  lu i ,  on  passe de  l rhos-

t i l i té  re l ig ieuse ou  économique des  s ièc les  passés  à  1 'an t isémi t i sme moderne

qu i  reço i t  a lo rs  ses  asè ises  b io log iques ,  rac is t .es  e t  se  veut  "sc ien t . i f ique" .

Désorna is ,  on  ne  ré f léch i t  p lus  en  te rues  de ' rchré t iens"  e t  de  "Ju i fs " ,  ma is

on oppose,  à  la  su iÈe de  Gob ineau,  les  races  l rune à  l rau t re  e t  on  met  en  re -

l ief  la supérior i té de la race aryenne. Les grandes étapes dê cet. te évolut ion

vers le racisme sonÈ uarquées par les écr i ts de l^t i lhelm Marr (2),  de Paul de

Lagarde (3 )  e t  de  H.  S t .  Charnber la in  (4 ) .  A  la  f in  du  l9ème e t  au  début  du

20ène se const i tue un nouveau couranÈ de pensée ant isémite en Àl lemagne. Dé-

sormais, le tournant décisi f  est pr is,  une impulsion nouvelLe est donnée qui

conduira ensuite au nazisme. Les idées de Gobineau et de Chamberlain seront

repr ises  par  F .  K .  G i in ther  (5 )  e t  par  les  théor ic iens  naz is .

Ce bou i l lonnement  confus  dr idées  qu i  carac tér ise  la  pér iode de  1870

à 1.9 18. sraccompagne également de manifesÈations et drévénemeri ts dont la nature

ant isémi te  es t  indén iab le ,  ma is  qu i  n raÈEeignent  pour tan t  jamais  le  degré  drune

violence ouverte. Dans le dornaine pol i t ique, certains part is co e celui  de

Stôcker inscr ivent l rant isénit isme à leur prograume et obt iennent des rêsul-

tats appréciables ;  i ls voient le nombre de leurs députés au Reichstag grandir

sensiblement entre l9O3 et 1912. Le développemenË industr iel  et  see répercus-

sions catastrophiques sur le niveau de vie des classes noyennes soulèvent,

entre 1878 et 1885, une vague drant, isêmit isme qui ne sera jamais vér i tablement

enrayée par  Ia  su i te .  Pét i t ions  e t  c réa t ions  d tassoc ia t ions  an t isémi tes  se

( l )  S t ô c k e r
Ber l in ,

e s t  l r a u t e u r
1 8 8 O ,  e Ë  d e

de Das
Chr is t

mooerne Judentum
cn-soz a le  Keden

in DeuÈschland besonders  in
A u f s a t z e ,

(2) Der Siee des Judentums i iber das Germanentum vorn nichtkonfessionel len
Standpunkt aus gesehen, 1879.

(3) Juden und Indogeruranen, 1888.

(4 )  D ie  Grund lagen des  19 .  Jahrhunder ts '  1898.

(5) Rassenkunde des deutschen Volkes'  l93O-
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nu l t ip l ien t .  Les  pré jugês  re l ig ieux  e t  les  supers t i t ions  ne  senb len t  pas

a v o i r e n c o r e t o t e l e m e n t d ' i s p a n r ' c o m m e e n t 6 n o i g n e 1 e 1 a ' n e n t e b 1 e

fai t  c l lvers aurvenu à Xa,nten en 18!I( lLPendant la guerre, l rat t iÈude des

Juifs al lemands est sans équivoque. I ls sont tous, roême les sionisÈes, sol i -

da i res  de  Ia  cause a l lemande.  Ce la  n rempêche pas  qu 'à  par t i r  de  l916 de  vas t ,es

campagnes se déchaînent, contre eux, campagnes que le gouvernement ne réprime

p lus  co ' r 'me i l  l rava i t  fa i t  jusque 1à ;  ce la  n tempêche pas  qu t i l s  so ien t ,  après

la  dé fa iÈe,  rendus . responsab les  des  revers  a l lemands.  Ce ne  sont  1à  que que l -

ques  fa i ts ,  re tenus  parn i  beaucoup drau t res  auss i  s ign i f i ca t i f s  que I 'on  pour -

raiË ci ter.  Nous voul ions seulement montrer qutun Al leurand dior igine juive,

in fo rnaé,  consc ien t  des  prob lènes  po l i t iques  e t  sens ib i l i sé  à  eux  corme 1 'é ta i t

Wassermann, ne pouvait  se sent ir  totalement à son aise dans lrAl lemagne wi lhel-

minienne

Pas p lus  d ta i l leurs  qu t i l  ne  pouva i t  avo i r  Ie  sent imenÈ drune to ta -

le sécuri té et dtune ent ière harmonie sous la Républ ique de tr le imar. Les nazis,

ont qual i f ié la première Républ ique al lemande de "J_!4=.p"I"di .""  et  de "Juden!

repub l ik " ,  son  par lement  d .  "A l l j . td . "  W"rk" " rg" .  C tes t ,  év ideument .  un  jugement

qu i  ne  rés is te  pas  à  une ana lyse  ob jec t ive  des  fa i ts .  Cer tes ,  Hugo Preup es t

I tun des corédacteurs de la c,onsÈitut ion de l . le imar, Walther Rathenau, OtÈo

Landsberg  e t  Georg  Gradnauer  sont  min is t res .  Cer tes ,  beaucoup de  Ju i fs  accèdent

à  des  pos tes  impor tan ts  qu i  jusque 1à  leur  aura ien f  é té  inÈerd iÈs . .Cer tes ,  Ie

rô le  des  Ju i fs  dans  Ia  v ie  in te l lec tue l le  es t  impor tan t . . ,  Ma is  t rès  peu

drentre eux appart iennent aux mi l ieux de la grande industr ie et du grand nêgo-

ce; les Jui fs appart iennent toujours,,  pour La pLupart ,  à la classe moyenne

gravement touchée paf l r inf lat ion et le marasme économique ;  dans I tensemble,

i ls partsagent le lot  de misère de 1à grande uajor i té du peuple al lemand au mo-

ment des cr ises économiques de 1923 et des années 30.

De p lus ,  dès  les  p remières  années de  la  Répub l ique,  i l s  on t  à  a f -

fronter les fur ieux assauts drune f lambée de haine ant isémite. La vague drant i-

sén i t i sme des  années l918-1923 es t  d tune ra re  v io lence ;  en  e lLe  se  con juguent

toutes les décept ions dues à la guerre et Èoué les ressent iments dus à La rê-

volut ion. Les Jui fs sont rendus responsables des revers rni l i ta ires et du chaos

pol i t ique (2).  Les publ icat ions ant i ju ives de lr imédiat après-guerre ne se

(f )Un" acougation d.e rmeutre rltuelfl
Juif d.e Xanten. Lrintelvention ile Ia
d.Letenent un terne à la eurexitetion

fut alore portée
Juatice el le-m€me
d.es eaprlte. Votr

chte d,er

contre wr habitant
ne put nettre iuné-
à oe suJet Ienar

land.Elbogen - Eleonore Sterling,
Frankfurt an Maln, 1966, p.
(z) cr. SeuI prfeâra:naerrL'an3isémitlsne nazl. Eigtoire drune pgyohose
a n ]  I  a a - t  i  u o  D o r l  o  t  ô t l  a - ^ ,  - -
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comptent pas. Un certain l , la l ter Liek tente, dans un l ivre paru en 1921 ,  Dex

Antei l  des Judentums Fm Zusanmrenbruch Deutschlands, draccréditer la thèse de

la trahison juive. Les romÉms drArthur Dinter,  en par ' t icul ier son l ivre Die

S i inde w ider  das  B lu t  
' (1920) ( l ) ,  

ren ferment  de  basses  a t taques  conÈre  la

co  unauté  ju ive .  Draut res  pub l i ca t ions  se  veu lenÈ p lus  ra f f inées  e t  p lus

sc ien t i f iques ,  co  e  l rouvrage de  Wi lhehn Stape l ,  An t isemi t i smus,  de  1920.

Drautres enf in sont plus sournoises et plus dél ibérénent mensongères, couure

les fameux Protocoles des Sages de Sion, donnés pour le compte .rendu des dé-

bats  du  congrès  s ion is te  de  Bâ le  en  1896,  ma is  en  réa l i tê  rêd i ,gês  en  Russ ie

e t  in t rodu i ts  en  A l lemagne en  1919.  A  ce t te  nêroe époque,  les 'o rgan isaL ions

ant idérnocra t iques ,  tou tes  p lus  ou  moins  d 'obéd ience rac isÈe e t  an t isémi te ,

pu l lu len t .  Le  mala ise  gagne I tun ivers i té ;  dès  l92O de nombreuses  corpora t ions

dtéÈud ian ts  re fusent  les  membres  ju i fs  e t  in te rd isent ,  sous  pe ine  d texc lus ion ,

les  mar iages  mix tes .  Le  règne de  la  v io lence s r ins taure ,  les  p ren iè res  v ic t i -

mes en sont.  Rosa Luxemburg en l9l9 et Walther Rathenau en 1922. La violence

es t  par  conséquent  d i r igée  auss i  b ien  cont re  la  gauchp que cont re  le  cenÈre .

Après  1923,  les  ac tes  de  v io lence se  fon t  p lus  ra res  sans  tou te-

fo is  cesser  en t iè rement ,  coune l ra t tes ten t  les  nu l t ip les  p ro fanat ions  de  c i -

rse t iè res  e t  de  synagogues qu i  on t  l ieu  jusqu 'en  1931(2) .A  par t i r  de  ce t te  da te ,

on  ass is te  à  une recrudescence des  ac tes  v io len ts  à  1 tégard  de  la  conununauté

israél i te qui doi t  en outre subir  un boycottage économique devenu réal i té

avant rnême I  t  arr ivée de Hit ler au pouvoir .

Coume le prouvent ses écr i ts autobiographiques et sa correspondance,

I^ lassermann a toujours suivi  de très près 1têvolut ion de la si tuat ion en Al le-

magne ;  i l  a  ass is té  à  la  uontée  du  naz isme e t  lu  les  tex tes  qu i ,  dès  le  début

de la Républ ique de Weiuar,  étaient di f fusés en Al lenagne et ne laissaient au-

cun doute sur les intent ions des auteurs, depuis Ie prograuune du partL nazl

de 1920.,  jusqu'à Mein Kr*pL de 1925 et aux attaques de Goebbels dans son jour-

na l  Der  Angr i f f .  I1  a  su iv i  avec  ango isse  l tascens ion  de  H i t le r  vers  le  pouvo i r ,

du  ipuÈsch de  Mun ich  jusqurà  l r ins ta l la t ion  à  la  chance l le r ie .  La  dern iè -

re année de sa vie fut  assombrie par la promulgat ion des premières lois ant i -

( l )  C f .  l r é t ude  dê ta i l l ée  de  ce  l i v re  pa r  P .  Ange l ,  op .  c i t . ,  p . 53 -69 .

(2)selon Ismar Elbogen et Eleogore Sterl lng, 1O6 violatlons de oinetières

et 40 violatlone de sJmagogues'furent enregiatz{es entre 1923 ct 1931 par

Ie ôàntrarvereln tleutscher staatsbiirger .iiicl'ischen Graubensr oP'cit 
" 

p' 292'
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ju ives qui annonçaient les grandes disposit ions de I  935 et dénontraient e ' la i-

rement les inÈent ions du régime. A sa rnort ,  le ler janvier 1934, i ' io i i roo

âl lernand êtai t  lourd dtorages menaçants. Les promesses de 1872 se perdaient

dans  les  lo in ta ins  d 'un  passé idéa l .  L rh is to i re  ava i t  mont ré  la  f rag i l i té  de

f idée d'émancipat ion sous le règne inpérialr  la pensée ant isémite avait  connu

un tournant  déc is i f  eÈ s té ta i t  dé f in i t i vement  o r ien tée  vers  le  rac isme.  La

Répub l ique,  t , rop  mol le ,  s 'é ta i t  avérée incapab le  d ré tou f fe r  dans  1 'oeuf  l .a

barbarie naissante

Tout cela permet de mieux comprendre dans quel état drespriÈ furent.

composés certains ouvrages conme Mein l^ leg als Deutscher und'Jude eË de ramener

â  s a . j u s t e  p r o p o r t i o n  l a  s u b j e c t i v i t é  q u ' o n  a  v o u l u  y  d é c e l e r .  P a r t i  d e  l r e s -

pérance,  Wassermann about i t  au  désespo i r .  Cres t  ce  que t radu isent  le  début  e t

la fin de Mein LIeg :

"Au moment de ma naissance, deux ans après la guerre franco-al le-

mande, l taube des droi ts civ iques avait  pointé depuis longtemps pour les Jui fs

d tA l1emagne. . .  Dans pra  jeunesse,  je  ne  rencont ra i  p lus  t race  du  ghet . to  e t  de

l r i l o t i s m e "  ( l ) .

" I1  es t  inu t i le  de  neut ra l i ser  le  po ison ;  i l s  b ro ien t  du  po ison

f ra is .  11  es t  inu t i le  de  v iv re  pour  eux  e t  de  mour i r  pour  eux .  I l s  d isen t  :

i l  e s t  J u i f "  ( 2 ) .

Ce début et cette f in de Mei i-n ! t reg uarquent le point de départ  et ,

le  po in t  d rabout issement ,  de  l r i t inéra i re  d run  A l le rnand d 'o r ig ine  ju ive  qu i ,

profondément attaché à l tAl lemagne et en même temps sol idaire de sa coumunautê

dtor ig ine ,  a  cherché sa  v ie  durant  à  s t insérer  dans  le  cadre  de  la  naL ion  tou t

en  sauvegardanÈ l ressent ie l  de  l thér i tage t ransmis  par  sa  na issance.  I1  s res t

heur té  à  la  réserve ,  pu is  à  l rhos t i l i té  ouver te  de  la  na t ion  e t  i l  a  dû  cons-

ta te r  que sa  ten ta t i ve  ê ta i t  vouée à  1réchec

( l )

( 2 )

Mein I^Ieg,

ï b i d . ,  p .

P .  1 0 .

r22 - t23 .
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La conrmunauté juive eÈ l rAllemagne

I,r lassermann nrest pas le seul à avoir  cherché un équi l ibre intér ieur

et une entente avec lrAl lemagne. Cette recherche est le fai t  de la cosmunauté

ju ive  dans  son ensemble  en t re  l87O e t  1923.  Ent re  ces  deux  da tesr  les  Ju i fs

al lemands tentent de se déf inir  par rapport  à leur naissance et à leur appar-

tenance nat ionale. Le point de départ  de la réf lexion est le mêne pour tous :

sur  que l le  base so l ide  do i t -on  éd i f ie r  sa  v ie  quand on  es t  p lacé  enÈre  un

hér i tage ju i f  que l ron  t ienÈ de la  na issance e t  du  ro i l ieu ' fa rn i l ia l  d rune par t ,

e t  l rappor t  de  Ia  cu l tu re  a l lemande que l ton  t ien t  de  son éàucat ion ,  de  ses

re la t ions  soc ia les  e t  de  ses  expér iences  po l i t iques  en  n i l ieu  german igue d tau-

t re  par t .  Les  pr ises  de  pos i t ion  sont  mu l t ip les ,  que lquefo is  anb iguËs,  marquées

par  le  doute  e t  l r incer t i tude ;  néanmoins l  e l les  peuvent  se  râmener  à  t ro is

a t t iÈudes essent ie l les ,  se lon  gue l raccent  es t  mis  avec  p lus  ou  moins  dr in -

s is tance sur  le  legs  de  la  na issance ju ive ,  sur  l rappor t  a l lemand ou,  ce  qu i

es t  le  cas  le  p lus  f réquent ,  sur  Ia  recherche d tune harmon ieuse conc i l ia t ion

entre ces deux données.

Le  s ion isme représente  la  p remière  de  cee t ro is  tendances .  I1  cons-

ta te  1 réchec  de  1réuranc ipaÈion ,  re fuse  I tass iu i la t ion ,  p rend ac te  de  la  s i tua-

t ion  dép lorab le  dans  lague l le  v iven t  cer ta ins  Ju i fs ,  en  par t i cu l ie r  en  Russ ie ,

et proclame l texist .ence drune nat ion juive. Les Jui fs stémanciperont eux-mâmes

dans un premier t ,emps, selon la pensée de Th. HerzL, i ls prendront conscience

de Ia  spéc i f i c i té  de  leur  cu l tu re  e t  reÈourneront  à  leur  re l ig ion ;  dans  un

deux ième temps,  i l s  regagneront  la  Pa les t ine  e t  i l s  y  fonderont  un  Eta t ,  i l s

y consEitueront une nat ion. Dès 1862, Moses HeB proclame 3

"Le judaïsme est avanË tout une nat ional i té dont I  rhistoire,  sur-

v ivan t  aux  s ièc les ,  p rogresse main  dans  la  ma in  avec  l rh is to i re  de  l rhumani -

ré "  ( l ) .

E n  1 8 8 2 ,  L e o  P i n s k e r ,  J u i f  d r o r i g i n e  r u s s e , l u i  f a i t  é c h o  :

"Le moyen approprié,  l tunique moyen serai t .  l rautoémancipat ion des

Ju i fs ,  leur  consÈi tu t ion  en  une na t ion  éga1e aux  au t res  na t ions"  (2 ) .

( l )  M o s e s  H e p , Rom und Jerusa lem,  1935,  p .  17 .

(2)[ ,gq Pinsker-,  Autoemanzipat ion, 1932, P. 29.



- 6 t4 -

Enf in ,  en  l895r  le  l i v re  de  Th.  Herz l ,  L rEta t  ju i f ,  donne au  s ion is -

me ses vér i tables assises et fai t  de lui  un mouvement pol i t ique structuré. Un

comi té  d rac t ion  es t  c réé ,  gu i  a  son s iège à  V ienne.

Les idées sionistes trouvent peu drêcho parni  les Jui fs al lemands

qui mâme le dénoncent assez fréquennnen-t co e un nouveau nationalisme et

c réent  en  l913 un  "comi té  an t is ion is ts t ' . .Pour  la  p lupar t  d ren t re  eux ,  l tapp .ar -

tenance à la corununauÈé nat ionale al lemande est une réal i té inÈangible et aux

pires moments de la Républ ique de Weirnar,  le sionisne ne regroupe janais plus

de 35 pour cent,  des Jui fs al lemands. :

A  l rex t rême opposé du  courant  de  pensée s ion is te ,  on  t rouve chez

cer ta ins  le_  dés i r  d tune to ta le  ass imi la t ion ,  d rune fus ion  dé f in { t i ve  dans

ltunivers germanique au pr ix du baptême et de I tabandon de t ,out part icular isme

ju i f ,  ces  so lu t . ions  leur  appara issaJrÈ coume les  seu les  suscept ib les  de  fac i l i -

Èer une harmonieuse insert ion dans.. ,1e monde al lemand. Cette att iEude est rare,

mais eI le -existe et i l  arr ive roâme quelquefois qurel le dégénère en nat ional is-

me exacerbé, pangermanisme, chr ist ianisme intolérant,  voire en ant isérni t isme.

Dans leur i rnnense uajor i té,  les Jui fs dfAl lemagne recherchent une

synbiose, une synthèse plus ou moins nuancée entre leur naissance eÈ leur ap-

Par tenance na t iona le .  I l s  re fusent  tous  les  ex t rémismes.  L t idée d tune na t ion

juive reate pour eux une idée pureurent.  abstrai te,  la seule patr ie quf i ls con-

na issent .  es t  l rA l lemagne.  I l s  es t iment  qu t i l s  y  on t  leur .p1ace,  ma is  i l s  res-

ten t ,  à  des  degrés  dra i l leurs  t rès  d ivers ,  aÈtachés  e t  f idè Ies  à  une cer t ,a ine

forme de t rad i t ion  ju ive .  Leur  qua l i té  de  Ju i fs  n rexc lu t  pas ,  à  leurs  yeux ,

Ia  poss ib i l i té  d 'ê t re  A l le roandr ,  e I le  n res t  qurune man ière  or ig ina le  d 'ê t re

Al lemand, comme on es! cathol ique et Al . lemand ou bien protestant et Al lemand.

L'opposit ion entre judaïsrne et germanité leur resËe incornpréhensible. Un très

grand nombre drenÈre eux adhère au Centralverein deutscher Staatsbi i rger j i id i-

selgg_qlegbenq qui se veut l ibéral ,  modéré, apaisant.  Fondé le 26 mars 1893,

lrAssociat ion géirérale compte en l92O plus de 3OO O0O membres. Son nom est

déjà éloquent. Il- proclame sans arnbiguîté lrappartenance à la corrr-unautê na-

t ionale ;  ce en quoi le Jui f  se dist ingue des autres "ci toyens al lemands" ne

réside que dans sa "confession juive".  Cette si tuat, ion, dans laquel l 'e se trouve

la grande major i té des Jui fs al lemands, est à la fois la plus confortable et
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l a  p lus  inconfor tabLe.  EL le  es t  la  p lus  confor tab le  parce  qu t i l  règne chez  eux .

un certain opt imisme ;  la longue cohabitat ion avec 1e monde al lenand a apai-sé

b ien  des  conf l i t s ,  n ive lé  b ien  des  oppos i t ions .  On se  sent  t r ibu ta i re  de  1 tA l -

1-emagne, de sa cul ture êt de son histoire,  on lui  accorde sa conf iance et on

suppose en el le la même bonne volonté que cel le dont on fai t  preuve à son ê.gard.

B ien  sûr ,  l ran t isémi t i sme res te  un  fa i t  ma is  on  se  re fuse  â  y  vo i r  au t re  chose

qutune d i f f i cu l té  passagère ,  on  fa i t  con f iance à  l raven i r  e t  au  progrès  de  la

conscience humaine.

CependanÈ,  ce t te  s i tua t ion  dev iendra  v i te  1a  p lus  inconfor tab le .  La

presque to ta l i té  des  Ju i fs  a l lemands es t ,  t rès  fo r tement  ass i in i lée  au  n iveau de

l r e x i s t e n e e  q u o t i d i e n n e ,  d e  l a  v i e  s o c i a l e ,  d e  1 r é d u c a t i o n .  L e s  d i f f é r e n c e s

les  p lus  sens ib les  on t  d isparu .  S i  la  pensée è t ' la  re l ig ion  ju ive  conna issent

sous l tEmpire wi lhelminien êt sous la Républ ique de l . le imar un renouveau écla-

ÈanË avec les phi losophes Hermann Cohen, Franz Rosénzweig, Mart in Buber-et 1e

rabb in  Leo Baek,  on  ne  peut  n ie r  par  a i l leurs  que l ron  ass is te ,  dans  la

conmunauté juive, à une diminut ion très sensible de la prat iqu/e rel igieuse êt ' .

à  une sécu la r isa t ion  de  la  pensée,  conme ce la  se  produ i t  à  I t inÈér ieur  des  au-

t res  confess ions .  Le  sent iment  re l ig ieux  se  présente  à  des  degrés  d ivers .  11

va d tune f idé l i té  Èota le  à  l ro r thodox ie ,  re la t i vement  ra re  e t  d run  renouveau,

man i fesÈe mais  l im i té ,  à  un  a t tachement  vague à  la  fo i  qu i  es t  1e  cas  Ie  p lus

f réquenÈ e t  qu i  chez  beaucoup nres t  p lus  qu tune fo rme de f idé I i té  sent imenta le ,

le  re fus  de  l r ingra t i tude e t  de  la  rup ture .  Soc ia lement  ass imi lé ,  nour r i  de

cu l tu re  a l lemande,  assez  souvenÈ é lo igné d tune pra t ique re l ig ieuse au thenËique,

le Jui f  al lemand éprouve de moins en moins le sent iment drune di f férence. Le

re fus  e t  l rhos t i l i té  de  l tA l lemagne lu i  seron t  d tau tan t  p lus  incoropréhens ib les

e t  dou loureux ,  sa  s i tua t ion  sera  d tau tan t  p lus  ambig"Ë e t  inconforÈab le .

Cres t ,  nous  semble- t - i l ,  dans  ce t te  perspec t ive  qu ' i l  conv ien t  de

s iÈuer  l rexpér ience de  l lassermann qu i  n res t  n i  Ju i f  m i l i tan t ,  n i  s ion is te ,  n i

même membre de l tAssociat ion générale. Ses rapports avec la corrnunauté juive

sont loin dtêtre toujours faci les; pourtant i l  éprouve à son égard un sent imenÈ

de sol idar i té et i l  at taque le.  Jui f  renégat qui ne rêve que de disparaîÈre dans

I 'un ivers  a l lemand.  Par  a i l leurs ,  i l i i " rs is te  sur  son appar tenance indéfec t ib le

à la cornsrunauté allemande. I^Iassennann se veut Ithomrne dtune synthèse qui conci-

l ie ra i t  un  cer ta in  legs  du  juda isme,  qu f i l  conv iendra  de  dé f in i r ,  e t  l rappor t
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des siècles de vie al lemande

"Je suis Al lemand

égale intensité et une égale

d i s s o c i é e  d e  1 ' a u t r e r '  ( l ) .

I , lassermann souhaite réunir  et  développer en lui  les r téléments des

deux sphères ,  o r ien ta le  e t  occ identa le t t ,  i l  veu t  conc i l ie r  "1 thér iÈage des

ancêt res  e t  du  sang"  e t  ce lu i  de  t ' l a  te r re  d té lec t ion"  ( l ) .

Cette double apparÈenance, catégoriquement aff i rmée à la f in de

M e i n  W e g ,  l r a u t e u r  n r a  c e s s é  d e  l a  s o u l i g n e r  t o u t  a u  l o n g  d e ' s o n  e x i s t e n c e .

Mais ,  que l  con tenu exac t  conv ien t - i l  de  donner  à  ces  mots  : ' r Je  su is  A l lemand

et  je  su is  Ju i f "  ?

( l )  M e i n  W e g ,  p . 1 2 6 .

.a  r .  su is  Ju i f .  Je  su is  l run  e t  l tauÈre  avec  une

plénitude. Aucune parÈie de mon être ne peut être
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WASSERI"IANN ET LA COMMUNAUTE JUIVE

Ce qui f rappe au premier abord à la lecture de ses l ivres et pr in-

cipalenent de ses écr i ts autobiographiques, crest 1e caractère apparemnent su-

per f i c ie l  des  l iens  qu i  l run issenÈ à  sa-communauté  dror ig ine .  Que l ron  conço ive

cetÈe coununauté corme une conmunauÈé religieuse, conme un groupe humain et

soc ia l ,  ou  encore ,  dans  la  perspec t ive  du  s ion isme,  comne une réa l i té  na t iona le .

i l  nous  semble  que ses  rappor ts  avec  e l le  ne  sont  jamais  exempts  d rune cer ta i -

ne ambiguÎté.

Frag i l i té  des  l iens  re l ig ieux

Dans le domaine rel igieux, la posi t ion de l^ lassermann est nette.  11

ne partage pas la foi  ju iverconrne i l  en a fai t  l taveu dans Mein Weg :

"Les Jui fs,  les Al lemands, je ne pouvais comprendre pourquoi on

d i s s o c i a i t  c e s  n o t i o n s .  E n  q u o i  c o n s i s t e  1 a  d i f f é r e n c e ? . . . .  D a n s  l a  c r o y a n c e

r e l i g i e u s e  ?  J e  n ' a i  p a s  l a  f o i  j u i v e "  ( l ) .

Dès  son premier  roman,  Les  Ju i fs  de  Z i rndor f ,  i l  a  p r is  des  d is tan-

ces  à  l 'égard  de  la  re l ig ion  ju ive  cor t roe  dra i l leurs  à  l ' égard  de  Èoute  re l ig ion

étab1 ie .  Ce l i v re  a  o r ien té  sa  pensée dans  une d i rec t ion  qu i  n 'a  jamais  é té

t rès  sëns ib lement  mod i f iée  par  la  su i te .  Tout  en  s t in té ressant  au  renouveau

de 1a  pensée e t  de  la  re l ig ion  ju ives  qu i  s res t  man i fes té  dans  le  p remier  È ie rs

du 2oème siècle, I , r lassermann ne semble pas avoir  été réel lemenL marqué par lui

e t  i l  es t  res té  f idè le  à  ses  premières  pr ises  de  pos i t ion .  Les  aspec ts  soc io -

log iques ,  psycho log iques  e t  po l i t iques  du  juda isne L fon t  tou jours  beaucoup p lus

in té ressé que les .  aspec ts  re l ig ieux  (2 ) .

( l )  M e i n  l ^ l e g ,  p .  2 6 .

(2 )  Sa renconÈre  avec  Mar t in  Buber  (c f .  sup^  p .  155)  p rovoquera  chez  lu i  un
rega in  d r in té rê t  pour  le  juda isme,  i l  éc r i ra  a lo rs  son essa i  Der  Jude a1s
Orientale; mais, rêr" alois,  les aspects histor iques et hurnainJld[- j îdaEme
TrGEdresseronË plus que les aspects rel ig ieux.
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Les expériences du héros des Jui l :_!e_glre4er! ,  Agathon Geyerrrecou-

pent très exactement cel les de I 'auteur.  De la rel ig ion juive Agathon Geyer

ne connaîË que les deux aspec.ts de la servi l i té et de l tabandon, de la scLérose

eÈ de l r incons is tance.  La  révé laË ion  qu i  lu i  en  esÈ fa i te  es t  f ragmenta i re  ;
à aucun moment i l  nrest mis en contact avec un auÈhentique courant rel ig ieux,

à aucun momenÈ i l  ne subit  l r inf luence du renouveau moderne, si  bien que son

at t i tude  es t  ce l1e  drun  re fus  ca tégor ique :

" I1  ha issa i t  les  dévots  e t  i l  ha issa i t  ceux  qu i  s ré ta ienÈ dépou i l lés

de l rhab i t  re l ig ieux  e t  qu i  dér iva ien t  sur  l tocéan de  la  v ie ,cornme les  ru ines

d q u n  g r a n d  é d i f i c e "  ( l ) .

Le  tab leau de  ce t te  re l ig ion  es t  peu é log ieux ,  la  c r i t ique  es t  acer -

be .  Le  Pro loAue nous  présente  l t image drune D iv in i té  aux  desse ins  inpénét rab les_ ,

sourde aux pr ières des hommes: cresÈ le Dieu cruel et  menaçant de la vengeance et

du chât iment,  le "Dieu ténébraux des Jui fs" (2).  Les rapports qui existent entre

lu i -même e t  t res  f idè les  sont  des  rappor ts  de  maî t re  à  su je ts .  I1s  reprodu isent .

à grande échel le les relat ions qui unissent { .  
"orr ,rrraut6 

juive et les autor i tés

tenporel les dont el le dépend ;  ic i  et  Là, on note la même dominat ion tyrannique

eÈ la  même soumiss ion  rés ignée.

Face à  ce t te  D iv in i té  dont  les  in ten t ions  présentes  sont  insondab les

i l  ne  res te  que deux  d i recÈ ions  dans  lesque l les  peut  s 'épanou i r  le  sent iment

re l ig ieux .  Ou b ien 'on  tournera  ses  regards  vers  un  lo in ta in  passé où  la  D iv in i -

t .é ntavait  pas encore abandonné l-es houunes, ou bien on se projettera vers un

avenir  indéterminé dans lequel el Ie leur rendra le bonheur eÈ la puissance

perdus .

Ce rep l iement  sur  Ie  passé se  carac tér ise  par  d r in te rminab les  Ia -

menta t ions ,  par  l révocat ion  des  s ièc les  de  g lo i re ,  par  le  regre t  d le  l ta -

ba issement  e t  de  la  d ispers ion  du  peupLe d t ls raê l .  E t  comme ce  passé représente

une man ière  d f idëa l  par  oppos i t ion  à  un  présent  de  souf f rance,  on  s te f fo rcera

d ten  sauvegarder  1 rhér i tage dans  son in tégra l i té ,  on  res tera  indéfec t ib lement

a t taché à  tou tes  les  c royances  e t  à  tou tes  les  p ra t iques  qu t i l  a  léguées.

.  ( l )  D ie  Juden von Z i rndor f ,  p .  265.

( 2 )  ï b i d . r  p .  7 7 .



Cres t  pourquo i  Agathon Geyer  a  sous  les  yeux

rosée,  incapab le  d révo luer  :

_6 t9_

1e spectac le drune re l ig ion sc lé-

r r l l  sen ta i t  que la  re l ig ion  ju ive  é ta i t  une re l ig ion  morÈe quron

ne pouva i t  p lus  éve i l le r ,  une re l ig ion  pé t r i f iée ,  fan tc rna t ique"  ( l ) .

La  pra t ique re l ig ieuse n tes t  p lus  qu tune sor r rme d texerc ices  purement

mécan iques ,  la  réc i ta t ion  de  pr iè res  v ides  de  sens  tend à  1a  résumer  to ta lement .

L rau teur  t rouve a lo rs  des  mots  d tune ra re  v io lence pour  décr i re  les  expér iences

de son héros à la synagogue :

.  t 'Pens i f ,  Agathon regarda i t  ces  v isages  rageurs ,  d tune dure té  de

p ie r re ,  qu i  é ta ienÈ p le ins  d fune c ruauté  amassée au  cours  des  s ièc les ,  p le ins

d e  h a i n e ,  d t e x a s p é r a Ê i o n ,  d t e m p r e s s e m e n t  z é l o t i s t e . . .  P o u r  l a  p r e i m i è r e  f o i s ,

les  paro les  hébra îques  qur i l  en tenda i t ,  fa isa ien t  na î t re  en  lu i  f  incer t i tude

et la  rancune '  (2 ) .

Le prologue du roman montre égalementrà travers l rhisÈoire du faux

M e s s i e  S a b b a È a i  Z e w i r  l ' a r n b i g u i t é  d e  l r i d é e  n e s s i a n i q u e .  C r e s t  l e  r é c i t  d ' u n e

i l lusign dont est v ict ime la communauté juive de Ïûrth.  A l tannonce de 1a venue

du Mess ie ,  e l le  se  met  en  rou te  vers  l rOr ien t  dans  un  en thous iasme qu i  con f ine

à la  f rénés ie ,  sou levé  par  les  paro les  mensongères  des  uns ,  a l imenté  par  les

supers t i t ions  des  au t res .  En chemin ,  e I le  apprend que Sabbata i  Zewi  es t  un

imposteur  ;  en  par tan t  a ins i  à  la  p r ;u rsu i te  d tune i l lus ion ,  e l1e  a  perdu la

te r re  qu i  é ta i t  la  s ienne,  e1 le  s res t  a t t i ré  la  ha ine  de  son en tourage chré t ien

sa dé t resse matér ie l le  a  g ravement  empi ré .

Ce rep l iement  ja loux  sur  1e  passé e t  ce t te  p ro jec t ion  i r r6 f1éch ie

vers I tavenir  sont,  selon l^ lassermann, le signe drune inadaptat ion au monde. Le

peuple jui f  esË déraciné, projeÈé dans un univeËs étranger,  comme cette pierre

tombale juive rnêlée aux pierres tombales chrét iennes que 1es soldats suédois

ont jadis accumulées dans un champ aux portes de'Fi i r th pour marquer leur vic-

to i re .  Cet te  p ie r re  tomba le  syrnbo l ise  la  so l i tude  des  Ju i fs  dans  l tun ivers

chré t ien .  Leur  inadapta t ion  au  présent  dé termine en  eux  le  regre t  du  passé e t

1e  rêve  drun  aven i r  me i l leur r  Ma is  inversement ,  e t  c fes t  en  ce la  que rés ide  le

( l )  ï b i d .  r  p . 120 .

t23.(2 )  ïU ia . :  p .
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caractère tragique de leur si tuat ion, ce regret et  ce rêve ne font qutaggraver

leur inadaptat ion. I ls se traduisent par le refus obst iné de voir  dans Ia si-

tuat ion actuel le autre chose. qutun labyr int ,he de souffrance dont seule la ve-

nue du Messie Pourra les t i rer;  i ls débouchent sur une condamnation de la vie

présenÈe e t ,  en  dé f in i t : i ve ,  sur  une dépréc ia t ion  du  des t in  te r res t re  de  l rhomms.

Cres t  pourquo i  dans  ceÈte  re l ig ion ,  te l le  qu 'e1 le  esÈ révé lée  à  Agathon Geyer ,

i l  en t re  une bonne par t  de  mépr is  de  la  v ie  humaine ,  d tascèse inu t i le  e t  de

négat ion  des  va leurs  te r res t res .

Dans la  deux ième par t ie  du  roman dont  l tac t ion  se 's i tue  deux  s ièc les

p lus  ta rd ,  l r in ten t ion  de  h lassermann es t  de  mont rer  ce  qu fes t ,  à  ses  yeux ,  un

vér i tab le  Mess ie .  Agathon Geyer  p rend ses  d is tances  par  rappor t  à  ce t te  fo rme

de re l ig ion  décr i te  dans  Ie  p ro logue e t  dont  cer ta ins  personnages,  comme' .1 rhô-

te étranger" ( le l j ret4e_gq"!)  ,  propagent encore l tespri t  dans 1a deuxième

par t ie  du  l i v re .  Après  avo i r  lu  l rh is to i re  de  Sabbata i  Zewî ,  Agathon Geyer  dé-

c ide  drappor te r  à  ses  f rè res  un  nouveau message.

Sr i l  re fuse  ca tégor iqueuenÈ la  re l ig ion  des  purs  dans  laque l le  i l

aperço i t  sur tou t  une a t t i tude  hos t i le  à  Ia  v ie ,  i l  ne  ménage pas  non p tus  la

re l ig ios i té  vague des  émanc ipés .  Ces  Ju i fs  qû i  on t  rompu tou te  a t tache sont

devenus des  épaves  à  la  dér ive .  A  l t inverse  des  purs ,  i l s  ne  recherchent ,  comne

la  fami l le  Lôwengard ,  que la  p rospér i té  matér ie l1e ,  ou  b ien  i l s  évo luent  vers

un in te l lec tua l i sme qu i  tue  en  eux  1es  dern ie rs  sent iments .  Que l le  que so i t  la

vo ie  dans  laque l le  i ' l s  s rengagent ,  l rhomme res te  en  eux  ampuÈé d tune par t ie  de

lui-mâme, de la force dre-our qui seule peut créer un contact humain et faire

échec  à  la  so l i tude  e t  à  l r inadapta t ion  au  mi l ieu  ambian t .  Ces  ho ' r 'mes n ton t

échappé au ghetto de leur rel i .g ion que pour retomber dans celui  de 1a r ichesse

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

Cherchant sa voie, Agathon Geyer est aussi  amené à prendre posit ion

à  1régard  du  chr is t ian isme.  Ic i  encore  ses  expér iences  reprodu isent  exac tement

ce l les  de  I tau teur .  $ Iassermann,  on  s 'en  souv ienÈ,  a  décr i t  le  né lauge indéf i -

n issab le  d ra t t i rance e t  de  répu ls ion  gue lu i  insp i ra i t  Le  monde chréÈ ien  quand

i l  é ta i t  en fan t .  A  l ra t t ra iÈ  d 'un  nn ivers  inconnu,  dont  i l  ava i t  par fo is  Ie

sent iment  qu ' i l  l -u i  é ta i t  in jus tement  in te rd i t ,  s ra jou ta ien t  une peur  e t  une

méfiance ataviques. Comme lui ,  Agathon est tenté de pénétrer dans l tunivers
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chrét ien ;  en cachette i l  l i t  le Nouveau Testament ;  à la fête foraine, i l  v i -

s i te une pet i te exposit ion où des f igures de cire montrenÈ la Passion du Christ

i l  prend alors conscience que tout ne lui  a pas été di t  :

" I1  compr i t  qur i l  ava i t  é té  f rus t ré  de  que lque chose"  ( l ) .

I l  f r é q u e n t e  1 r é c o l e  c h r é t i e n n € ,  s r a t t i r a n È  e n  c e l a  l r h o s t i l i t ê  d e s

Ju i f ' s .  Ma is  au  nonent  où  i l  qu i t te  l réco le ,  sa  déc is ion  es t  p r ise ,  i l  ne  sera ' ,  1 ,

f idè te  d 'aucune re l ig ion  éÈab l ie  :

"Se ne  su is  p lus  n i  ju i f ,  n i  chré t ien"  (2 ) .

En fa i t ,  les  ra isons  qu i  1u i  fon t  re fuser  le  chr is t ian isme ne sont  pas  d i f fé -

ren tes  de  ce l les  qu i  l ron t  é lo igné du  juda isme,  e l les  t radu i ' sen t  une méf iance

à l 'égard  de  tou te  c royance re l ig ieuse.  Dans tous  les  cas ,  se lon  la  pensée qu i

s texpr ime dans  le  l i v re ,  l ' houune s ten  remet  à  D ieu ,  i l  oub l ie  son des t in  te r -

res t re .  Que l rhomme so i t  tourné  vers  l ra t ten te  du  Mess ie  ou  vers  la  recherche

du sa lu t  é te rne l ,  i l  es t  in jus te  à  1 fégard  du  prêsent .  IL  faudra  donc  d fabord

ex t i rper  touÈe eroyance de  l fespr i t  de  l thonrne :

"Les Jui fs devraienÈ être exterminés, non pas dans leur corps, mais

dans  leur  espr iÈ ,  car  touÈe c royance es t  juda isme.  Les  Ju i fs  -e t  les  chré t iens

sont  auss i  des  Ju i fs -  ne  cesseront  jamais  de  c réer  de  nouveaux d ieux"  (3 ) .

Symbol iquement,  un des premiers actes drAgathon Geyer,  part i  annoncer aux

homrnes son nouve l  évang i le ,  sera  drempêcher  gue la  fou le  n té te igne l r incend ie

de 1 'ég l i se  Sa in t -Laurent  de  Nuremberg  :

" L a i s s e z  b r û l e r  1 t é g l i s e " . . . .  i l  s t a p p a r a i s s a i t  à  l u i - m ê r n e  c o m m e

C-e père  d 'une généra t ion  nouve l le ,  l ib re  e t  sans  D ieu"  (4 ) .

Cet te  phrase conÈieh t  la  to ta l i té  du  message drAgathon qu i  va  dé-

sormais oeuvrer pour 1r_gvènement drun homme nouveau. Cet homme sera l ibéré de

toute croyance consl,d6réecomme une entrave à son épanouissement,  conscient de

sa vocat ion  te r res t re  e t  dés i reux  de  la  réa l i ser .  Agathon sera  un  nouveau

Mess ie  ,  une sor te  de  prophète  la ic  aux  d imens ions  humaines .  Sa des t inée

( l )  f b i d .  r  p .  r 22 .

(2 )  ï b i d . ,  p .  259 .

( 3 )  f b i d . ,  p .  3 l l .

( 4 )  T b i d .  r  p .  3 o o .
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Présente de nombreuses simi l i tudes avec cel le du Christ .  Conrme le Christ ,  i l

connaîÈ une période de vie cachée eË une période de vie publ ique, i l  accompli t

des  mi rac les ,  la isse  ven i r  à . Iu i  les  en fan ts ,  p roc lâme avec  enÈhous iasme la

nécess i té  d r insEaurer  un  ordre  nouveau i  n ia is  le  message es t  d i f fé ren t .  L tac t ion

drAgathon est dir igée vers 1a réal i9at ion du bonheur,  terrestre, sans arr ière-

pensée,  sans  t ' renoncement t t ,  sans  l rob l iga t ion  de  t t rendre  des  comptes t '  à  l rau-

de là  :

"Ce que je veux! proclame Agathonrl lctest ravir  le ciel  aux hourmes

et,  leur donner la terre" (  I  )  .

Le personnage drAgathon Geyer réapparaît ,  t rois ans après la publ i -

ca t ion  des  Ju i fs  de  Z i rndor f ,  dans  L 'H isÈo i re  de  la  jeune Renate  Fuchs .  Nous

le retrouvons sous les trai ts d 'un sage l ibéré drun entfousiasme j 'uvéni le ex-

cess i f .  I1  oeuvre  de  son mieux ,  dans  le  ghanp drac t ion  p lus  rédu i t  qu i  es t  dé-

sormais  le  s ien ,  s tépu isant  à  fa i re  le  b ien  au tour  de  so i ,  à  par tager  Ia  souf -

f rance de  ses  semblab les ,  leurs  misères  e t  leurs  fau tes ,  rayonnant  de  bontê  e t

de chaleur humaine. I1 devient le sauveur de Renate, i l  Ia l ibère de son inqt i ié-

tude e t  fa i t  ja i l l i r  Ia  lumière  dans  sa  v ie .  A  son contac t ,  e I le  se  t rouve ré -

générêe - renaEa- i l ren fan t  qu i  na î t  de  leur  un ion  sera  le  p remier  d 'une race

nouvel le fai te pour Ia vie et pour le bonheur (2).  Avant de mourir ,  Agathon

révèle à Renate le contenu de son nouvel évangi le :  "Etre bon, voi là 1 ressen-

t ie l  e t  ê t re  bon s ign i f ie  vo i r  e t  suppor t ,e r i  chacun dev ine  en  moi  ce lu i  qu i

Peut  por te r  avec  lu i  sa  fauÈe e t  sa  rn isère"  (3 ) .  C tes t  un  évang i le  qu i  ne  con-

t ien t  p lus  r ien  de  re l ig ieux  e t  se  rédu i t  à  une exa l ta t ion  de  l tamour  eÈ de la

sympathie du coeur humain.

Dans ces  premiers  romans,  les  p r ises  de  pos i t ion  à  l régard  du  ju -

da isme e t  du  fa i t  re t ig ieux .en  généra l  son t ,  ne t tes .  Wassermann re fuse  l t idée

messianique ou, plus exactement,  i l  en Èransforme radicalement le contenu.

( l )  IL i4 . ,  p .  3o9

peut être interprétée dans un autre sens,
monde jui f  et  du monde al lemand.

(2) L '  union drAgaÈhon et de Renate
comme Ie symbole drune union du

( 3 )  f b i d . ,  p .  3 4 8 .
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Lt idée se  t rouve en t . iè remeut  sécu la r isée ,  la ïc isée  ;  I tespêrance du  bonheur

e t  du  sa lu t  que proposent  les  re l ig ions  demeure ,  ma is  désormais  l respérance

est  à  la  por tée  de  l rhorune ;  de  p lus ,  ce t te  re l ig ion  de  l tamour  qu i  tend à

remplacer les rel ig ions établ ies a une valeur universel le,  el le doit  permettre

de dépasser  I r in to lé rance e t  I texc lus iv isme p lus  ou .moins  a f f i rnés  qu i  son t

la marque inévi table de toute Egl- ise. ,
: _ .

L texc lus iv isme,  pense l ^ lassermann,  peut  ê t re  auss i  le  fa i t  du  ju -

da is rne .  Cres t  pourquo i  i l  re je t te  ca tégor iquement  f  idée  dré lec t ion .  11  es t ime

qurune tel le idée ne peut être valable pour un peuple qu'à une époque détermi-

née de  son évo lu t . ion  cu l tu re l le  e t  po l i t ique .  Un peup le  ne  saura i t  se  cons idé-

re r  comme é lu  pour  1 réÈern i té  sans  cour i r  de  graves  dangers .  Ces  dangers  sont

de  deux  sor tes .  I l s  menacent  d tabord  l r ind iv idu  qu i  a  tendance à  repor te r  sur

sa propre personne les qual i tés reconnues à la courmunauté en génêral .  Lr indi-

vidu tend à se considérer coutrne parfai t ,  à exagérer sa propre valeur ;  ainsi

I t idée  d fé lec t ion  a l imente  l r in to lé rance eÈ l ro rgue i l ,  e l le ,dev ien t  une en t ra -

ve  au  progrès  mora l .  De p lus ,  e l Ie  représente  un  danger  po l i t ique .  Un peup le

ne peut  s ra t t i re r  que l rhos t i l i té  e t  la  ha ine  de  ses  vo is ins  en  a f f i chant  une

perpétue l le  supér io r i té  eÈ en  a f f i rmant  une é terne l le  é lec t ion .  Iu la is ,  de  même

qu ' i l  n ty  a  pas  de  peup le  dé f in i t i vement  d is t ingué des  au t res ,  i l  n 'y  a  pas  de

conrnunauté humaine définitivement condamnée :

"Le  t rag ique dans  l rex is tence du  Ju i f  v ien t  de  ce  qu t i l  réun i t

deux sent iuents dans son coeur,  le sent iment de la préérninence et le sent iment

de  la  f lé t r i ssure( . . . )  f r ia is ) ,  à  regarder  les  choses  s imp lement  e t  humainemenÈ,

la qual i té de Jui f  ne vous confère pas plus une prééminence qutel le ne vous

impose une f lé t r i ssure"  ( l ) .

Re je tan t  tou t  au tan t  l r idée  dré lec t ion  que l t idée  dr in famie ,  ! ' l asser -

mann ne veut considérer que la personne humaine. La dignité de l thonrne devient

pour  lu i  la  va leur  suprême;  teL  es t  le  message qu i ,  dans  son oeuvre ,  tend à

se subst i tuer au message purement rel ig ieux (2).  Wassermann se si tue par con-

Mein  l ^ leg ,  p .  54 .

I1 faut dire Èoutefois que dans ses
fondi sa réf lexion rel igieuse, conne
und das Probl-en des Glaubens et son

P .  z t o .

( l )

( 2 ) dernières années Wasseru:nn
en témoignent,  son discours

roman Joseph Kerkhoven - Cf.

a aPPro-
Hunanitât

suPra t
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séquent en mârge des reLigions établ ies, ruais drune certaine manière i l  en

sub i t  auss i  l r in f luence.

Beaucoup de ses héros sont des Messies aux dimensions humaines,

des élus à qui i l  est donné de port ,er la bonne parole, ou même, coûrr le Kerkho-

ven, son dernier personnage rornanesque, des chercheurs de Dieu. Les f igures

de Chr is t ian  Wahnschaf fe  e t  d rEtze l  Andergas t  ressusc i ten t  ce l le  d rAgathon

Geyer .  Leur  dés i r  de  fa i re  ja i l l i r  la  lumière  e t  régner  la  jus t i ce ,  d 'appor -

t ,e r  1 'amour  à  leurs  semblab les  ne  fa i t  que pro longer  les  e f fo r ts  de  leur

devancier pour transformer le monde. On voit  La place qu'ociupe dans 1févo-

lu t ion  de  la  pensée de  l rauÈeur .  Ie  roman Les  Ju i fs  de  Z i rndor f .  Cres t  i c i

que s rébauchent  les  g randes f igures  à  ven i r .  Cres t  i c i  que s tesgu issenE ce

"mess ian ique la ic isé"  ( l )  e t  ceÈte  pensée humani ta i re  qu i  donneront  à  l roeu-

vre sa Èonal i té part icul ière et I tengageront i rrénédiablement dans 1a voie

drun ar t  d idac t ique,  d tun  ar t  qu i  sera  f réqueûment  carac tér isé  par  une sor te

de grandi loquence, inséparable chez Wassermann de 1a volonté de convaincre.

A aucun Eoment on ne peut par ler drune adhésion de Wassermann à

une re l ig ion  dé tern inée (2 )  ma is  on  mesure  auss i  à  que l  po in t  i l  es t  t r ibu-

ta i : ie  des  re l ig ions  dont  i l  conserve  I ten thous iasme prophét ique,  Ioespérance,

la volont,é de transformer l  rhonme et le monde. Cela permet de comprendre 1e

carac tère  inconfor tab le  de  sa  s i t .ua t ion .  Trop  é lo igné du  juda isme pour  en  fa i -

re vér i t .ablement part ie,  i l  en est encore Èrop proche pour sren sent ir  tota-

lement exclu. Trop émancipé du judaïsme pour les uns, i l  en est encore trop

t r ibu ta i re  pour  les  au t res .

( l )  C l .  Dav id ,  in  H is to i re  de  la  L i t té ra tu re  a l lemande,  À u b i e r ,  1 9 5 9 ,  p .  8 4 2 .

(2) Dans son l ivre Das metaphysisch-real ist ische trJel tbi ld Jakob Wassermanns,
Anne-Liese SelI  a analysé le sent iment rel ig ieux de Wassermann. El le abou-
t i t  à la concLusion suivante :  " In dem metaphysischen Moment vereinigen
s ich  d ie  i r ra t iona len  Krâ f te  der  Myst ik ,  der  Mag ie ,  des  Panthe ismus,  und
so b i lde t  es  in  se iner  "un iEas  mul t ip lex"  e ine  grund legende Se i te  des
trr lassermannschen Weltbi ldes",  p.  58.
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Frag i l i té  des  l iens  soc iaux

Pas p t rus  qur i l  ne  se  veut  le  f idè le  d rune re l ig ion  pré i i se ,  I , Iasser -

mann ne veut être.- le membre dtun groupe hunain déterminé. Issu de la conrmunauté

juive, i l  ne se senÈ pas exclusivement attaché à el le ,  Èout simplement parce

qut i l  a le plus grand mal à se représenter cet. te cotrmunauté counoe une réal iÈé

soc ia le .  La  seu le  vér i tab le  réa l i té  qu i  ex is te  à  ses  yeux ,  c res t  1 'A l lemagne

ou l tAu t r i che  dont  les  Ju i fs  fon t ,  par t ie  au  même t i t re  que les  au t res  c iÈoyens

p a r c e  q u t i l s  y  s o n È  i n s t a l l é s  d e p u i s  d e s  s i è c l e s .  S o n  e x i s t e n c e  d a n s : l a  s o c i é t é

j u i v e d e V i e n n e i 1 1 u s t r e 1 ' a m b i g u ï t é d e s a s i t u a t ' i o n .

Les  sent iments  qu t i l  a  éprouvés  à  1 régard  des  Ju i fs  v ienno is  con-

t iennent  p lus  de  réserve  que drapprobat ion  :

"Mes re la t ions  avec  eux l '  éc r i t - i1 r ' t fu ren t ( . . . )dès  le  début  ex t rôme-

ment  d isharmon ieuses( . . . )Pour  ê t re  f ranc ,  je  do is  avouer  que je  ue  senta is  par -

fo is  corone en  ex i l  au  mi l ieu  d teux"  ( l ) .

i  
I1 note dès son arr ivée dans la capitale autr ichienne que - les

Juifs const i tuent un groupe socj.al  numériquement imporÈant (2) et  Èrès cons-

c ienE de son or ig ina l i té .  C fes t ,  ce t te  consc ience qu i  le  choque.  Tand is  que les

Ju i fs  a l lemands nr ins is ta ien t  jamais  sur  leur  o r ig ine ,  les  Ju i fs  v ienno is  sou-

l igen t  une appar tenance au  judaïsme qu i  es t  que lquefo is  s incère ,  na is  la  p lu -

par t  du  temps super f i c ie l le .  I l s  cu l t i ven t  un  par t i cu la r isme qu i  va  à  l rencon-

t re  de  ses  t .endances  pro fondes eÈ de son dés i r  d radapta t ion  à  I tun ivers  gent ra -

nigue. Dans ce souci de se dist inguer en toute occasion du monde autr ichien,

I , lassermann voiÈ le germe ie f  t inÈolérance, le 'conÈraire de sa pensée humani-

taire.  I1 est perpétuel lement sur ses gardes et refuse un "exclusivisme qui

rétréci t  le charnp de sa Vision" (3) .

11 observe que leur prépondérance dans de nombreux domaines inspire

aux  Ju i fs  v ienno is  le  sent . iment  d rune supér io r i té  inscr i te  dans  leur  des t inée,

a lo rs  que ce t te  supér io r i té  n res t rà  ses  yeuxrque le  f ru i t  de  c i rcons tances  h is -

to r iques  par t i cu l iè res .  La  nob lesse du  v ie i l  Empi re  aus t ro -hongro is  v i t  dans

( l )  Me in  Weg,

(2) Cf.  supra,

(31 u"in w"e,

P .

p .

103  .

66  sq .

lo2.p .
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une reÈra i te  p le ine  d t ind i f fé rence,  son heure  es t  passée,  e l le  tombe en déca-

dence e t  se  dés in té resse du  sor t  de  l rE taÈ e t  de  la  v ie  in te l lec tue l le .  La

grande bourgeo is ie  ne  songe qurà  l r im i te r .  I f  ne  res te  dans  l tun ivers  soc ia l

que les  fonc t ionna i res ,  les  o f f i c ie rs  e t  la  pe t i te  bourgeo is ie .  La  v ie  in te l -

lec tue l le  es t  fo r temenÈ détern inée par  les  Ju i fs  qu i  do ivent ,  à  eux  seu ls ,

combler  le  v ide  la issé  par  les  c lasses  dé fa i l lan tes  :
'  t ' La  cour ,  les  pe t i t s  bourgeo is  e t  les  Ju i fs  donna ienÈ à  la  v i l le

leur  empre in te" .  Cornme ces  dern ie rs  cons t i tua ien t  le  "g roupe le  p lus  ac t i f " (1 ) , ,

c res t  à  eux  que revena i t  le  rô le  d tan imer  le  res te  du  corps  soc ia l : .

Et l , Iassermann devient à leur égard un juge d'une iévéri té extrême.

Le réqu is i to i re  qur i l  p rononce es t  d tune ra re  v io lence.  Tout  en  reconna issant

les urér i tes éminenÈs de certains, i l  b lâme leur comportement,  cet. te manière

tapageuse e t .os ten ta to i re ,  qu t i l  p ré tend observer  en  eux ,  avec  laque l le  i l s

rempl issent  leur  rô le  soc ia l ,  a f f i chent  leur  personna l i té ,  accusent  les  d i f fé -

rences ;  i l  af f inne que les "Jui fs al lemands" Lravaient habitué à plus de mo-

des t ie  e t  qu t i l s  sava ien t  passer  "p lus  inaperçus t '  (2 ) .

Les  reproches  essent ie ls  sont  ceux  de  l r in to lé rance,  de  1 'exc lus i -

v isme eE de f  i l l us ion  de  la  supér io r i té ,  au tan t  de  dé fau ts  qu i r .pour  Wasser -

.Dann ,cons t i tuent  des  obs tac les  à  l r ins taura t ion  d 'une symbiose harmon ieuse

enÈre les conrnunautés. La longue l iste des reproches et des gr iefs est sans

aucun doute  excess ive  (3 ) ,  ma is  e l le  fa i t  appara î t re  1 'ambigu Ï té  qu i  carac tê-

r i se  les  re la t ions  de  l tau teur  avec  la  bourgeo is ie  v ienno ise  e t  la  f rag i l i té

des  l iens  soc iaux  qu i  l fun issent  à  la  communauté  ju ive .

Wassermann et le sionisme

Les réserves

du domaine rel igieux et

reconnu qutune paËrie,

peuvent se mtrer en franche host i l i té quand on passe

social  au domaine pol i t ique. I ' lassennann n'a jamais

l rA l lemagne.  Son oppos i t ion  au  s ion isme esÈ to ta le ,

( l )  T b i d . ,  p .

( 2 )  f u i a .  r ,  p .

toz.

t 03 .

(3) Wassennann a sent i ,  dès la rédact, ion de lGin_t^leg, la dureté et peut-être
même lroutrance de eertains de ses propoi lT!- .herché à les tempérer.
Crest pourquoi,  dans un passage qui fai t  imédiatement sui te à I ' inven-
Èa i re  des  dê fau ts  des  Ju i fs  v ienno is ,  i l  re lève  auss i  les  qua l i tés  qur i l
a rencontrées dans cette coumunautê. Cf.  I4ein Weg, p. lO4.
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el le est même farouche. El le se manifeste dès les années où le mouvemeat sio-

n is te  conmence à  se  propager  eÈ e l le  dure  jusqutà  la  roor t  de  l rau teur .  Cet t .e

pr ise  de  pos i t ion  f rancheuent  dé favorab le  n tes t  d ra i l leurs  pas  un  fa i t  i so lé .

On se souvient que Ia najor i té des Jui fs al lemands fut hosEi le au sionisme

sous I 'Empire wi lhelminien et la Républ ique de lJeimar. Les réact ions de lrAs-

soc ia t ion  Cent ra le  fu ren t  souvent  ca tégor iques .  A ins i ,  après  le  congrès  s ion is -

te  de  Poznan en  1912,  l rAssoc ia t ion  pub l ia  un  man i fes te  dans  leque l  e l le  a f f i r -

mait  solennel lement son attachement indéfecÈibLe à Ia nat ion al lemande :

"Sur le sol  de la patr ie al lemande, nous voulons apporter en t ,ant

qu 'A l lemands no t re  cont r ibu t ion  à  Ia  c iv i l i sa t ion  a l lemande e t  res te r  f idè les

à notre rel ig ion et à notre cortrnunaut.é sacrée. A coup sûr,  no6approuvons le

s ion isme dans  la  mesure  où  i l  se  p ropose d tassurer  une pa t r ie  aux  Ju i fs  de

l rEs t  dépou i l lés  de  leurs  d ro i ts  ou  quand i l  se  p ropose d 'encourager  la  f ie r té

du Ju i f  à  I 'égard  de  son h is to i re  e t  de  sa  re l ig ion .  Ma is  nous  devons nous

déso l idar iser  du  s ion is te  qu i  ren ie  le  sent iment  na t iona l  a l lemand,  qu i  se  sent

l thô te  du  peup le  d raccue i l  é t ranger  e t  n radmet  que son appar tenance à  la  na t ion

j u i v e "  ( l ) .

L 'Associat ion Centrale ne peut adhérer au sionisme quand ce mouve-

ment  s 'ass igne des  bu ts

à-dire quand i l  met en

posit ion de Inlassermann

aut res  que cu l tu re ls ,  re l ig ieux  ou  humani t .a i res ,

doute  1a  na t iona l i té  a l lemande des  Ju i fs  a l lemands

s t a p p a r e n t e  à  c e 1 l e  d e  l r A s s o c i a t i o n  C e n t r a l e .

.Ses  premiers  conÈacts  avec  le  s ion isme daten t  de  l89B- ,  c res t -à -d i re

de son arr ivée à Vienne. A ce moment 1à, i l  se trouve confronté aux idées nou-

ve I les .  Le  l i v re  de  Th.  Herz l ,  L fE ta t  ju i f ,  a  ê té  pub l ié  deux  ans  auparavanÈ

et  les  idées  qu t i l  ren ferme fon t  g rand bru i t  dans  les  sa lons  v ienno is .  De p lus ,

on  ass is te  dans  la  cap i ta le  au t r i ch ienne à  un  a f f lux  mass i f  de  ré fug iés  ju i fs

venus  des  prov inces  s laves  de  1 'Empi re ,  on  en tend le  réc i t  des  aÈroc i rés  com-

mises  cont re  les  Ju i fs  dans  la  Russ ie  tzar is te .  Tout  ce la  susc i te  un  in tense

bou i l lonnement  d t idées  ;  le  s ion isme sou lève  l ten thous iasme de cer ta ines  cou-

ches  de  la  popu la t ion  is raé l i te  qu i ,  a f f i rme Wassermann,vo ien t  en  lu i  "une idée

rel igieuse exprimée sous une forme messianique" (2).

( l )  C i t .  E lbogen-  S ter l ing ,  D ie  Gesch ich te  der  Juden
.sur-l  e -M ain, I) 66 rp .2' l  )-28O .

(2 )  Me in  Weg ,  p .  lO5 .

c  r e s t -

. L a

in Deutschland, ,Francf ortJ
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L r i d é e  d r u n e  n a t i o n  e t  d t u n  E t a t  j u i f s  n r i n s p i r e  à  l r a u t e u r ,  d è s
le débutr Qut incert i tude et réserve. Son incert i tude se transforme très vi te
en une host i l i tê déelarée dont i l  reeherche lea causes. La première cause
qut i l  re t ien t .  n rexp l - ique r ien  eÈ n ta  que Ie  mince mér i te  de  la  f ranch ise .  I l

avoue que ses rencontres 
.  Personnel les avec Theodor Herzl  ont été décevantes

et .  que l ran t ipa th ie  qu t i l  a  ressent ie  à  l régrad  du  fondateur  du  s ion isme a  pu

rejai l l i r  sur la manière dont i l  a interprété le mouvement lui-même., Raison
sub jec t ive  s r i l  en  es t  !  En  second l ieu ,  I ^ lassermann es t  persuadé que la  fonda-
t i o n  d f u n  E t a t  j u i f  n f e s t  n i  s o u h a i t a b l e  n i  m ê m e  p o s s i b l e .  E l l e  n ' e s t  p a s

souha i tab l -e  car  ce la  équ ivaudra i t  à  a jou ter  aux  Eta t .s  dé jà  ex is tan ts  un  nouve l
EtaÈ,  aux  na t iona l i smes un  nouveau na t iona l i sme ;  la  car te  du  monde s 'en  t rou-
vera i t  p lus  compl iquée que jamais .  Que gagnera i t -on  à  jux taposer  Ia  na t ion  ju i -

ve  aux  na t ions  qu i  ex is ten t  dé jà  e t  qu i  " " .  ja lousent  e t  se  déch i ren t  l rune
I t a u t r e "  ( l ) .

Ces  deux  ra isons  ne  sont  que super f i c ie l les .  11  en  esÈ une au t re ,
plus profonde, qui empêcha toujours ldassermann dradhérer au sionisme, malgré

les  nombreuses  press ions  e t  so l l i c ia t ions  dont  i l  fu t  l rob je t .  La  vér i té  es t
q u t i l  n e  c r o i t  p a s  à  l r e x i s t e n c e  d r u n e  n a t i o n  j u i v e ;  à  1 ' a b s e n c e  d e  l i e n s
re l ig ieux ,  s ra jou te  une absence to ta le  de  l iens  na t ionaux  :

"Les  l iens  re l ig ieux  fa isa ien t  dé fau t  ma is  éga1emenE les  I iens
naÈionaux. . .  ce  qu ' i l s  appe la ien t  la  na t , ion  ju ive  me répugna i t "  (2 ) .

A  son av is ,  une na t ion  ne  saura i t  na îËre  de  la  seu le  vo lon té  d run
horme sans  avo i r  un  carac tère  ar t i f i c ie l .  I1  y  fau t  un  c imenÈ p lus  fo r t ,  câ-
pab le  de  souder  l run  à  l fau t re  des  éLéments  épars .  Ce c iment ,  c res t  le  sent i -

menÈ nat iona l .  0 r  pour  Wassermann.  les  Ju i fs ,  d ispersés  depu is  une é tern i té
à travers le monderne peuvent prétendre posséder ce sent iment nat ional tel
qu ' i l  Ie  dé f in i t  e t  dont  i l  énunère  les  composantes  dans  un  ar t i c le  pub l ié  en
l915 et int i tulé :  Fraguenr i iber dasNationalgef i ih l  :

"Les  p i l - ie rs  essent ie ls  sur  lesque ls  repose (1e  sent iment  na t iona l )

s o n t  l f h i s t o i r e ,  l e s  t r a d i t i o n s  d r e x i s t e n c e ,  l e  p a y s a g e  e t  r a  l a n g u e "  ( 3 ) .

( r )  Tb id .

( 2 )  ï b i d .

(3)  fn  :

1  P .  J O 7 .

r  p .  l 0 6 .

Lebensdienst 1 8 9  s q .
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Se lon  l rau teur ,  les  Ju i fs  qu i  v iven t  depu is  des  s ièc les  dans  la

diaspora ne peuvent plus se prévaloir  drune histoire unique. Sur le tronc

comlnun de leur histoire se sont développés des rameaux aussi nombreux que dif-

fé ren ts .  I l s  on t  par tagé 1 'h is to i re  des  peup les  qu i  é ta ien t  leurs  hô tes  e t

cette histoire est devenue la leur,  i ls doivenÈ désormais tenir  compte de ce

legs nouveau. De même. leur vie sfest inprêgnée des coutumes étrangères, leurs

t.radi t ions, leurs manières de vivre sont devenues si  di f férentes selon les pays

dans lesque ls  i l s  se  sont  ins ta l lés ,  gû 'à  la  l in i te  les  Ju i fs  sont  au jourdrhu i

é t rangers  les  uns  aux  au t res .  Cres t  a ins i  que,  p l -acé  face  à  des  Ju i fs  récenrment

arr ivés drEurope or ientale, I^Iassermann nréprouve pas 1e moindre sent. iment de

parenté ,  ma is  au  cont ra i re  de  l r ind i f fé rence,  vo i re  de  l ran t ipa th ie  eÈ de l rhos-

t i l i té.  11 y a entre lui  et  eux conme une incompatibi l i té drhumeur fondamen-

ta le  :

" S ' i l  m ' a r r i v a i t  d e  v o i r  u n  J u i f  d e  P o l o g n e  o u  d e  G a l i c i e , . . .  i l

é ta i t  capab le  de  m'émouvo i r  ou  de  mté tonner . . .  de  susc i te r  na  p i t ié  ou  ma t r i s -

tesse, mais j .  t t téprouvais pas le moindre élan de fraterni té ni  même de parenÈé.

1 1  m r é t a i t  t o t a l e m e r f t  é t r a n g e r . . .  e t  m â m e . . .  r " j , o . t s s a n t r r  ( l ) .

11 y a plus. Ces Juifs lu ' i  apparaissent même parfois comme de redou-

tab les  aventur ie rs ,  dés i reux  de  "conquér i r "  (2 )  l run ivers  a l ie rnand.  Wassermann

prend catégoriquement ses distances à leur égard et on retrouve quelquefois

sous sa plume tel  ou te1 argument que n'aurai t  pas renié le naÈional isme genna-

nique

"Qu 'aura is - je  à  vo i r  avec  eux ,  mo i  dont  les  ancêt res  pa t .e rne ls -e t .

materne ls  on t  vécu e t  t rava i l lé  depu is  s ix 'cen ts  ans  au  coeur  de  l rA l lemagnet t (3 )

( l )  E ig  l l "g . ,  p .  lo5- lo8

( 2 )  T b i d . ,  p .  l O 4 .  L a  r é u s s i t e  s p e c t a c u l a i r e  d e  c e r t a i n s  J u i f s  d e  l r E s t  i n s -
ta1 lés  en  A l lemagne es t  une réa l i té  h is to r ique.

( 3 )  L e b e n s d i e n s t ,  p .  1 5 8 .  A u s s i  b r u t a l e  q u e  s o i t  i c i  l a  p r i s e  d e  p o s i t i o n  d e
ÏIassermann, el le ne correspond pas à un phénomène isolé. La réserve à 1ré-
gard  des  Ju i fs  de  l rEs t  é ta i t  une a t t i tude  que I 'on  rencont ra i t  chez  cer -
t ,ains Jui fs al lemands dans le.premier t iers du 2Oèrne siècle. La conrmunauté

-  ju ive  drA l lemagne,  t rès  fo r tement  ass imi lée ,  voya i t  dans  l ra f f lux  des  ré -
fug iés ,  dont  le  noubre  dépassa i t  IOO oOO en 1925,  un  a l iment  poss ib le  à
l ran t isémi t i sme.  E l le  redouta i t  d ravo i r  à  sub i r  le .cont recoup de  la  ha ine
que susci taient dans la populat ion al l -emande les Jui fs de I 'Est non assi-
rni lés, t radi t ional istes et souvent miséreux. Voir  à ce sujet :  Saul Fr ied-
l â n d e q ,  o p .  c i t . ,  p .  8 q  s q . . e È  E l b o g e n  -  S t e r l - i n g ,  o p .  c i t . r  p .  2 7 9  s q .

Elbogen-et- Sterling citent par exemple le cas-Eil-Eitique littéraire
d'or igine juive Ludrr ig Geiger qui demandait  que les Jui fs or ientaux fussent
exclus de la cornmunauté natignale conrme "étrangers nuisiblest'.
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Enfin,  s i  les Jui fs modernes ne peuvent posséder un vér i table sen-
t iment nat ional, .crest égalernent. ,  aux yeux de lr lassernann, parce quri la ont

é té  node lés  e t  façonnés par  des  paysages d i f fé ren ts ,  nour r is  de  cu l tu res  eÈ

de langues di f férentes. Nous verrons plus Èard conrment l rauteur ut i l ise tous

ces moti fs Pour faire la démonstrat ion.de son apparte,nance à la communauté

a l lemande.

Pour  lu i ,  les  Ju i fs  modernes  se  carac tér isen t  essent ie l lement  par

une d ispers ion  insurmontab le  eÈ par  la  p lu ra l i té  de  leurs  cu l tu res ,  de  leurs

des t inées ,  de  leurs  langues,  de  leurs  man ières  de  v iv re .  De p lus ,  pense- t - i l ,

on  ass isEe à  une d ispar i t ion  progress ive  du  seu l  l ien  qu i  pour ra i t  encore  les

unir  et  jouer un rôle déterminant dans la forrnat ion d'une nat ion, puiSque, à

son av is ,  la  re l ig ion  ju ive  tend de  p lus  en  p lus  à  perdre  de  son in f luence.

De tou t  ce la  i l  ressor t  c la i rement  q .u t i l  n ty  a  pas  de  peup l -e  ju i f  e t  que,  par

conséquent ,  iL  ne  saura i t  y  avo i r  de  na t ion  e t  d rEta t  ju i f f .  Cres t ,  une idée qu i

res t .e  un  des  t ra i ts  permanents  de  la  pensée de  l tau teur .  A f f i rmée t rès  tô t ,

e l le  esr  perpé tue l lemenÈ repr ise .  Dès  1904,  e l le  appara î t  c la i rement  dans  un

arE ic le  in t i tu lé  :  Das  Los  der  Juden :

" I1  n ty  a  pas  de  peup le  ju i f .  PeuÈ-ê t re  n ry  a -È- i l  rnême pas  de  race

j u i v e . . . ,  s a n s  p a r l e r  d e  " n a t i o n a l i t é "  j u i v e ,  c e t t e  i d é e  q u t o n  a  f a i t  g e r m e r

e n  s e r r e "  ( l ) .

La vague ant isénite de I ' inunêdiat après-guerre et les réf lexions

sur  le  p rob lème ju i f  auxque l les  se  l i v re  l rau teur  au  moment  dè  la  rédac t ion

de Mein  Weg ne rnod i f ien t  en  r ien  sa  perspec t ive .  L 'hos t i l i té  à  1 régard  d tune

nat ion juive est solennel lement réaff i rmée en févr ier et  mars 1923, dans Zwei

Briefe an einen deutschen phi losophen(2).  Dans ces textes, la démonstrat ion

se fai t  plus précise et les arguments plus nombreux :  les Jui fs ne forment

pas  un  peup le  e t  s i ,  par  un  moyen qu i  ne  pour ra i t  ê t re  qu tar t i f i c ie l ,  i l s  par -

venaient à const i tuer une nat ion, cela représenterai t  pour eux un terme mis

à  leur  ex is tence de  Ju i fs  :

" I l s  ne  sont  pas  un  peup le ,  jaua is  p lus  i l s  ne  pour ron t  le  deven i r .

Les  Ju i fs  sont  une so 'nme d ' ind iv id , ts t . . )Sr i l s  parv iennent  au jourdrhu i  à  fonder

un Et .aÈ,  a lo rs  i l s  auron t  cessé d tex is te r " (2 ) .

( l )  Die Neue Rundschau l9O4 I I ,  p .  9401958 .

(2 )  In  Lebensd iensÈ, p.  t6o l72 .
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Non seulement 1fêdif icat ion drune nat ion juive est t rès hypothét ique,

mais encore el le représente un i tnmense danger.  En stér igeant en nat ion, les

Ju i fs  perdra ien t  tou t  ce  qu i  fa i t  leur  o r ig ina l i té ,  ce t te  spéc i f i c i té  qur i l s

t iennent  de  leur  des t inée de  peup le  d ispersé .  Dans ces  deux  le t t res  de  1923,

le  re fus  du  s ion isme res te  ca tégor ique ;  i I  es t ,  nous  semble- t - i l rdé f in i t i f .

Au  ph i losophe qu i  lu i  par la i t  du  "p"y"  de  ses .ancêt , res t ' ,  Wassermann répond:
t tJe  n ten  a i  uême pas  le  p lus  vague sent iment .  N t impor te  que l le

bourgade i tal ienne a pour moi plus dè signi f icat ion' j

M a i s  c e  q u t i l  r e d o u t e  p a r  d e s s u s  t o u t ,  c r e s t  l a  n a i s s a n c e  d t u n

nat iona l i sme ju i f  exaspéré ,  la  montée d . run  fanat isme po l i t iquè  qur i l  c ro i t  cons-

ta te r  au  hasard  de  ses  iencont res .  I1  ass is te  avec  épouvante  à  la  muta t ion  du

judaïsme que certains veulent.  faire évoluer vers l r inÈransigeance et vers la

violence, corme ce Jui f  russe rencontré à Vienne et chez qui le fanat isme a

étou f fé  tou t  aù t re  sent iment  :  "Vo i là " ,se  d i t  1 !au teur ,  "1 r  mat . iè re  exp los ive t t ,

" l ' homne de la  ca tas t rophe"  e t  i l  dép lo re  que le  " juda is rne  vénérab le . . . ,  aux

sa in tes  t rad i t ions" ,  a i t  donné na issance au  " rad ica l i sme pof i t ique"  ( l ) .

Une conversat ion'rapportée dans Mein l . leg (2) résume les points de

vue s ion isÈe e t  an t is ion is te .  Les  deux  a t t i tudes  y  sonÈ présentées  conrne deux

at t i tudes  fondamenta lement  d i f fé ren tes  e t .  p ra t iquenent  inconc i l iab les .  Ce la

t ien t ,  pour . l Jasserman. , ,  â .u  que le  s ion is te  es t  un  "Ju i f  ju i f "  (e in  j i i d ischer

J"d" ) ,  a lo rs  qur i l  se  sent  lu i -mêùe un  "Ju i f  a l lemand"  (e in  deutscher  Jude) .

Oppos i t ion  lourde  de  sens  !  L run  ne  rêve  que drune na t iona l i té  ju ive ,  l tauÈre

est incapable de la concevoir  et  ne peut meEtre en doute sa nat ional i té al le-

mande.  Pour  l rau teur ,  ces  deux  a t t i tudes  Èrah issent  l fex is tence de  deux  man iè-

res  d tê t re  d i f fé ren tes ,  p resgue de  deux  races  d i f fé ren tes  ou ,  du  moins ,  de  deux

d isc ip l ines  de  v ie  opposées.  Dans sa  des t inée de  t ' Ju i f  a l lemand" ,  l , lassermann

voit  un chemin semé dtembûches et une mission ut i le qut i l  doi t  accoupl i r  ;  i l

est perpét.uel lement à la recherche drun équi l ibre sans cesse menacé, uais i l

pense pouvo i r  jouer  un  rô le  p réc ieux  de  méd ia teur .

( l )  M e i n  l ^ I e g ,  p .  l l 4 - 1 1 5 .

( 2 )  C r .  i b i d . r  p .  l 0 8 .
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Les deux  po inÈs de  vue sonÈ quas iment  i r réconc i l iàb les .  Le  s ion is te
constate que 1rémancipat ion a été un échec, i l  pense qr i t i l  est désormais trop
tard pour que les Jui fs puissenË encore sr insérer sans heurt  dans la conrmunauté

a l lemande.  Wassermann,  lu i ,  ins is te  fo r tement  sur  I thér i tage de  p lus ieurs  s iè -
c les  de  v ie  a l lemande e t  i l  es t iue  qu t i l  n res t ,  p lus  poss ib le  d ren  fa i re  abs t rac-

t ion .  CresÈ pourquo i  i l  ne  veut  vo i r  dans  le  s ion isne r ien  drau t re  qu tune ' ,en-
t repr ise  économico-ph i lan throp ique"  ( l ) .  11  es t  év ident  qu t i l  en  rédu i t  a ins i
considérablement la portée et la signi f icaÈion. Les idées de l^Iassermann ont

d o n n é  l i e u  à  d e s  i n t e r p r é t a t i o n s  d é f a v o r a b l e s  ; ' i l  e s t  s û r  q u e  l f h i s t o i r e  l e s
a  dément ies  en  b ien  des  po in ts ,  ma is  e l les  représenta ien t  à  1 tépoque une ren t .a -

È ive  s incère  pour  appor te r  des  so lu t iôns  à  un  prob lème que les  s ièc les  p récé-
denÈs ava ien t  é té  incapab les  de  résoudre .

Les  pr ises  de  pos i t ion  ca tégor iques  e t  f ranches  de  l rau teur  lu i  on t
va lu  de  son v ivan t  de  c ing lan tes  a t taques  de  la  par t  des  mi l ieux  s ion is tes .

Ces attaques sé manifesÈent dès Ia pagut ion de Mein l^Ieg a1s Deut,scher

und Jude,  l i v re  qu i ,  en  dé f in i t i ve ,  ne  sa t is fa i t  n i  les  mi l ieux  a l lenand.s ,  n i
cerÈa ins  rn i l ieux  ju i fs .  Po t r  les  s ion is tes ,  Wassermann es t  une sor te  de  t ra î t re
et de renégat '  coulme le montre un art ic le de Siegmund Kaznelson (2) consacrê à
Mein l , Ieg er int i tulé Um j i id isches Volksruro (3).

Dans ce t  a r t i c le ,  S .  Kazne lson déc la re  i r recevab le  tous  les  a rguments

ant is ion is t .es  acccumulés  dans  Mein  lJeg .  I1  dénonce l rexp l i ca t ion  spéc ieuse de
la  réserve  à  1 régard  du  s ion isme par  l ran t ipa th ie  ressenËie  pour  Th .  Herz1  ;
i l  est ine qutune nat ion peut fort  bien être voulue par u.n houme: Bismarck nta-
t - i l  pas  réa l i sé  l run i té  a l lemande e t  Gar iba ld i  l run i té  i ta l ienne ?  11  s rê lève

conÈre lr interprétat ion du sionisme comne une entreprise "économico-phi lanthro-
p ique" r  le  re tour  dans  une Pa les t ine  pauvre  s ign i f ian t  pour  beaucoup de  Ju i fs

( l )  f b i d . ,  p .  l 0 8 .

(2 )  S ieground Kazne lson,  c r i t ique  e t  pub l i c is te  a l lemand d 'o r ig ine  ju ive .  En lg l l
i l  dev ien t  d i rec teur  de  La  maison d 'éd i t ion  J i id ischer  Ver iag ,  c réée lo rs
d u 5 è n e c o n g r è s s i o n i s t e e t d o n t 1 | u n d e s r o f f i L i n B u b e r . K a z -
ne lson es t  l tau teur  de  p lus ieurs  ouvrages  consacrés  aux  A l lemands d 'o r ig ine
ju ive  qu i ' se  sont  d is t ingués  par  leur  ac t i v i té  l i t té ra i re ,  a r t i sÈ iq t re  

" "sc ien t i f ique  (Juden im deutschen Ku l tu rbere ich .  E in  Samneiwerk . ,  éc r i t  dès
1934,  pub l ié  e  s ion is rne .

(3)  in Der  Jude VI ,  1921,  p .  49-52 .
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l rabandon dtune si tuat ion natér iel le souvent enviable et,  son échange contre le

dénuement.

.  Certaines autres cr i t iques de Kaznelson mont.renÈ à quel poinÈ la

réf lexion sur ces problèmes étai t  marquée par la passion et aussi  à quel point

les concept ions de I , Iassermann pouvaient être contestées et mêue mal interpré-

tées dans cert .ains cercles de la conrmunsu6é juive. Kaznelson just i f ie en par-

t ie  le  s ion isme par  l r i r t ' -ense souf f rance qu i  es t  ce [ le  des  Ju i fs  ;  i l  ment ionne

les  aÈroces  Pogromes russes  e t  en  appe l le  au  sent iment  d thumani té  e t  de  jus t i ce .

Pu is ,  à  l ré tonnement  du  lec teur ,  i l  accuse Wassermann de méconnaî t re  ces  souf -

f rances  ju ives  e t  lance cont re  lu i  de  fa roub,hes  a t taques .  11  es t  dérou tan t  de
constater que Kaznelson ut i l ise contre l , lassermann les mêmes arguments avec
Iesquels ce d-ernier ne cesse d.e d.énoncer Ie sort  in juste qui est fai t  aux
Juifs dispersés de par le monde. Aux hésitat ions et aux quest ions de ! ' Iassermann

q u i  s f i n t e r r o g e  s u r  l r o p p o r t u n i t é  d e  l a  c r ê a Ë i o n  d t u n  E t a t  j u i f ,  K a z n e l s o n  r é -

pond :

" P o u r q u o i  ? . . . .  m a i s  l 5 O  o u  l 8 O  O O O  J u i f s  a b a t t u s ,  v i o l é s  o u  m a r t y -

r i sés  à  nor t  en  Ukra ine ,  ces  f rè res  en  humani té  e t  ces  f rè res  de  sang de  l récr i -

vain al lemand Wassernann, pour lesquels i l  nrexiste nul le part  au monde ni

s a l u t , ,  n i  j u s t i c e ,  e u x  a u s s i  i l s  d e m a n d e n È :  P o u r q u o i  ? "  ( l ) .

B ien  sûr ,  Wassermann s res t  tou jours  re fusé  à  cons idérer  Ie  s ion isme

comme une poss ib i l i té .de  met t re  un  te rme à  la  s i tua t ion  inhumaine  qu 'évoque ic i

son  adversa i re  ;  ma is ,  s t i l  enÈrevo i t  e t  p ropose des  so lu t ions  d i f fé ren tes ,  on

ne saura i t  en  aucun ces  l faccuser  de  légèreÈé e t  d t insouc iance dans  1 'appréc ia -

t ion de la souffrance juive. I l  Ia dénonce au conÈraire très viole" ' -ent dans

une mul t i tude  de  tex t ,es .  Depu is  Les  Ju i fs  de  Z i rndor f  (1897) ,  jusquraux  Se lbs t -

be t rach tungen (1933) ,  i l  n 'a  jamais  cessé de  dé fendre  la  cause ju ive  cont re

I t in jus t i ce .  Des  ar t i c les  corme Das Los . -der  Juden,  Das Buch e ines  schwed. ischen

Autors in Beziehung zum Kiewer RitualprozeP (2),  Offener Brief  an den Herausge-

ber einer I ' lonatsschri f t  - f i i r  "Kulturel le Erneuerung" (3) ou Rassenantagonismus (4)

( l )  R e v u e  c i t é e ,  p .  5 1 .

( 2 )

(3 )

(4 )

Lebensd iens t , P.  t 49 .

I b i d . ,  p .  155  (1925 ) .

fb id .  ,  p .  I  78 (  t925)  .
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ne représentent,  à côté des écr i ts autobiographiques eÈ des ronans r guê quel-

ques  t i t res  essenÈie ls  dans  une longue l i s te  de  pr ises  de  pos i t ion  tou jours

netEes eÈ souvent  f racassantes .  L tau teur  n ta  jamais  cessê de  cons idérer  l - th is -

toire du peuple jui f  corme un interminable cheminement dans la souffrance, à

preuve la  dern iè re  descr ip t ion  qu ' i l  en  fa i t  à  l -a  ve i l le  de  sa  mor t  :

"Accompagne-moi un monent à t , ravers les derniers siècles de la

des t inée ju ive .  Cres t  un  chemin  dra f f  l i c t ion  e t  de  l 'a rmes co ïnme i l  n ten  a . la -

mais existé depuis que sont consignées les act ions et les souffrances humai-

n e s "  ( l ) .

Eb  dé f in iÈ ive ,  le  po in t  de  dépar t  de  la  ré f lex ion  chez  Wassennann

et  chez  le  s ion is te ,  es t ,  exac tement  le  même.  I l s  cons ta ten t  1 'un  eÈ l rau t re

la précari té de la si tuat ion du Jui f  européen, mais i ls envisagent di f férerf f i ient

la  man ière  d ty  re rnéd ier  e t ,  ce  fa isan t ,  i1s  about issent  à  des  pos i t ions  incon- -

ci l iables. Au contraire du sionisme, l lassermann accepte corme une réal i té dê-

f in i t i ve ,  la  d ispers ion  du  peup le  ju i f  e t  c res t  à  par t i r  de  ceÈte  donnée qur i l

recherche une solut ion. Cette solut ion ne pourra être amenée que par une amé-

l io ra t ion  mora le  des  ho" . r -es  concernés .  Wassernann c ro i t  à  la  poss ib i l i té  d tune

act ion  c iv i l i sa t r i ce  ;  i l  veu t  penser  que le  b ien  f in i ra  par  t r iompher  e t  que

les  v ie i l les  quere l les  pour ron t  d ispara î t re .  Cres t  pourquo i ,  en  dép i t  de  la

sombre  s i tua t ion  qu i  es t  ce l le  de  I  fA l lemagne dans  les  années 20  e t .  du  déses-

po i r  de  l rau teur ,  on  dêcouvre  encore  à  la  f in  de  Mein  L Ieg  une pâ le  lueur  d tes-

p o i r  :

"Dans le  domaine  dans  leque l ' j tag is ,  tou t  dépend de  l 'ap t i tude à

ouvr i r  le  coeur  des  honmes,  à  les  sa is i r  eÈ à  les  é lever "  (2 ) .

.  Kazne lson es t ime,  pour  sa  par t ,  guê l rexpér ience a  é té  dé jà  Èentée

en Al lemagne ;  à ses yeux, l tespoir  de lùassermann est i l lusoire :

"L 'espérance sombre  e t  incer ta ine  qu i  n rose  s ta f f i rmer  que t im ide-

ment à la f in de son l ivre ne peut,  désigner aut.re chose que lr idéal missionnai-

rê ,  a f fad i  depu is  longÈemps,  d tun  progrès  de  l rhumaniEé"  (3 ) .

( l )  S e l b s t b e t r a c h t u n g e n ,  p .  9 8 - 9 9 .

(2) Èlein ! t reg, p.  126.

( 3 )  R e v u e  c i t é e ,  p .  5 1 .
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Effeet ivenent,  I 'h istoire al lemande a fai t  f i  des nobles idéaux

de VJassermann. Tout l -e tragique de sa dest inée réside en ce quri l  croyait

en 1'humain et en la perfect ibi l i té de I 'horme, dans une époque oubl ieuse de

1 'humani té .

La double appartenance

Les rapports de l tauteur avec sa coûmunauté dtor igine ne sonÈ pas

s imp les .  La  première  i rnpress ion  n tes t  pas  ce l le  d rune so l idar . i té  ma is  b ien  p lu -

tô t  ce l le  d rune a t t i tude  c r i t ique ,  vo i re  d tune cer ta ine  d is tance.  Les  l iens

re l ig ieux  sont  lâches ,  les  re la t ions  soc ia les  avec  les  mi l ieux  ju i fs  nous  sem-

blent aussi  coropl iquées et problématiques que les relat ions avec le monde al le-

mand.  Dans le  domaine-  de  la  pensée po l i t ique ,  son  hos t i l i té  man i fesÈe à  1régard

du sionisme 1e coupe dfune fract ion sans doute réduite en nombre mais Èrès ac-

t i ve  de  la  cor rnunautê  is raé l i te .  A  ces  Èro is  n iveaux ,  re l ig ieux ,  soc ia l  e t  po-

l iE ique,  1 'a t t i tude  de  l rau teur  es t  dé terminée pa i  la  conv ic t ion  pro fonde que

les Jui fs ne peuvent plus remettre er i  cause les siècles de vie européenne eÈ

part icul ièrement al lernanderque Èe1le ou tel le nat ion qui nrétai t  au début que

la  na t ion  d taccue i l ,  es t  devenue au jourd 'hu i  la  seu le  pa t r ie  poss ib le .  Couure

on ne peut,  à son avis,  renverser le vasre processus qui t -end â enraciner de

p lus  en  p lus  p ro fondément  l rhorme ju i f  dans  le  mi l ieu  où  i l  s res t  t rouvé p lacé

par  les  hasards  de  I th is to i re ,  i l  conv ien t  de  fac i l i te r  ce  processus  d 'anrac i -

nement  e t  d racc l imaÈat ion .  Cres t .  dans  ce t te  perspec t ive  que Wassermann esÈ âme-

né à prendre posit ion contre tout ce qui lu i  semble représenter un obsEacle au

n ive l lement  e t  à  l renÈente  des  co 'nunautés .  Tout  ce  qu i  d is t ingue t rop  ne t te ten t

ces conmunautés I tune de lraut3e sera envisagé avec rét icence. Lraccent sera

mis  sur  l te f facement  p rogress i f  des  oppos i t ions  re l ig ieuses ,  le  souha i t  d tun

comportement social  adapté autant qur i l  est possible à celui  du ni l ieu ambiant

sera  fo rmulé ,  la  remise  en  ques t ion  de  1 'appar tenance na t iona le  sera  ca tégor i -

quement refusée.

On conçoit  que ces idées aient pu susci ter de la uréf iance au sein

de la comunauté juive où les réserves, de l tauteur ont éÈé inÈerprétées assez

fréquenurent corrme de lrhost i l i té et ressent ies conrme un désir  de rupEure. Lfau-

teur rappelle lui-mêne lraccueil équivoque qui fut réservé à son premier ronan :
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"Lorsque Parurent . Ies Jui fs de Zirndorf ,  mes proches et les ni l ieux
jui fs de ma Pa r ie franconienne furenÈ épouvantés par ce " l ivre ant isémite" r t
c r e s t  a i n s i  q u t o n  c o n s i d é r a i t  ( m o n  r o m a n ) "  ( l ) .

En réal i té,  les nuances de sa pensée ne furent pas clairement pér-

çues .  Wassermann n tes t  pas  l fho" r .e  de  la  rupÈure  eÈ les  l iens  qu i  Ie  ra t tachent
à la corrnunauté juive sont plus profonds qut i l  nty paraît  au premier abord.
Sr i l s  son t  d i f f i c i les  à  percevo i r ,  c res t  tou t  s imp lenent  parce  gur i l s  ne  sont

Pâsr  co lnme nous  venons de  Ie  vo i r ,  de  na t t r re  re l ig ieuse,  soc ia lé  ou  po l i t ique ,
nais de nature morale et psychologique. Dans ce domaine, Was.sermann se sent à
la  fo is  so l ida i re  e t  t r ibu ta i re  de  sa  comnunauté  d fo r ig ine .

Et  d rabord  i I  es t : , rmora lement  so l ida i re  ;  en  dép i t  des  res t r i c t ions
qur i l  peu t  fa i re  à  1 régard  de  ce t te  communauté ,  i l  se  cons idère  e t .se  cons idè-
rera toujours conne un de ses membres, aussi  l -ongtemps qufel le vivra dans la
souf f rance.  Cres t  une ob l iga t ion  mora le  que lu i  a  i rnposée sa  na issance. . .  I l
e s t  J u i f  a u  n o m  d e  l r i d é e  d e  j u s t i c e  ê t ' d r h u n a n i t é .  C l e s t  c e  q u r i l  p r o e l a m e  f r é -
quemment  to i r t  au  long de  sa  car r iè re ,  par  exemple  en  1925:

t 'S i  dé l i ca te  e t  par t i cu l iè re  que so i t  ma pos i t ion  à  1 tégard  du  ju -

d a i s m e . . . '  u n e  c h o s e  e s t  c e r t a i n e  :  j e  n e  p e u x  q u e  n e  d é c l a r e { . . . ) s o l i d a i r e ,

aussi longËémps que cette cornmunauté ntobt ient pas réparat ion pour les torts
q u i  l u i  o n È  é È é  f a i r s "  ( 2 ) .

On ob jec tera  que ceÈte  déc la rar ion  de  soL. idar i té  n ' imp l ique nu l lement
une adhés ion  en  pro fondeur  à  la  cause ju ive ,  gu te l le  pe{ r t  n têEre  que le  fa i t
passager  des  c i reons tances  h is to r iques  e t  qu ' ,e11e n tengage pas  I tau teur  de  ma- .
nière déf ini t ive. Crest pourquoi l , Ia"ser.aon a tenu à montrer que des l iens plus
pu issants  de  na ture  psycho log ique l fun issa ien t  au  judaÏsme.  I l  es t ime que pour
tout ce qui touche à sa personnal i té profonde, i l  est t rès largement tr ibutaire
de la  t rad i t ion  ju ive

Les  deux  essa is  pub l iés  en 19O9,  Der  L i te ra t  oder  Mythos  und persôn-

(4) nous permeÈtent de nieux comprendrel i chke i t  (3 )  e t  Der  Jude a ls  Or ienra le

( l )  l e b e n s d i e n s t ,  p .  1 5 7 .

(2 )  Se lbs tbe t rachrung,  p .  lOZ.

(3 )  Lebensd iens t ,

( 4 )  Î b i d . ,  p .  173 .

p .  502 .
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sa Pensée.  L rauÈeur  y  d is t ingue deux  types  de  Ju i fs  modernes .  11  appe l le  le

premier type t tJui f  européen ou cosmopol i te",  le second "Jui f  or iental ' r .

Selon lui ,  le t 'Jui f  européentt  a êtê marqué par l texpérience de la

d ispers ion  e t  de  l fex i l  en  te r re  é t rangère .  Longtemps,  i l  a 'e t 'e  tenu à  l técar t

de  la  v ie  na t iona le  des  peup les  qu i  é ta ien t  ses  hô tes ,  jusqurau jour  où ,  sous

l re f feË des  lo is  d fémanc ipa t ion ,  i l  a  é té  v io lemnent  p ro je té  au  se in  d 'une

cu l tu re  qu i  jusque 1à  lu i  é ta i t  in te rd i te .  11  a  cherché a lo rs  à  ass imi le r  ôe t te

cu l tu re  nouve l le ,  ob je t  de  sa  convo i t i se ,  e t  i1  a  c ru  fac i l i te r  sa  tâche en  se

coupant brutalement de son passê jui f  donÈ i l  a désormais oubl ié les tradi t ions

et  les  mythes .  I1  a  perdu a ins i  les  fondements  sp i r i tue ls  du  juda isme,  sans

pour autant acquérir  ceux de la cul ture étrangère qui ne peuvent se gagner drun

coup,  à  la  faveur  d tune brusque muta t ion  ;  l ' ass ino i la t ion  d tune eu l tu re  ne  peut

ê t re  en  e f fe t  que le  f ru i t  d fune longue e t  pa t ien te  osmose.  E t  corme son pre-

mier contact avec une réal i té étrangère stavère décevantr le "Jui f  européen"

es t  nmené à  rechercher  sans  cesse drau t res  réa l i tés  é t rangères  e t  à  s t ident i -

f ie r  à  e I les .  Sa v ie  se  rédu i t  à  une su i te  de  sent iments ,  i I  es t  l rhornme drun

perpétuel mimétisme, u_n cosmopol i te sans appartenance :

"Nous 1es  conna issons  b ien  e t  i l s  causent  no t re  souf f rance,  ces

u i l l i e rs  de  Ju i fs  que l ron  appe l le  modernes  e t  qu i  s ra t taquent  à  tous  les  fon-

dements parce qut i ls sont eux-mêmes sans fondement,  gui  répudient aujourdthui

c e  q u r i l s  o n t  c o n q u i s  h i e r "  ( l ) .

Ce Ju i f  sera ind iv idua l i s te ,  ra t iona l i s te ,  condamné à  la  sécheresse des

spécuI -a t ions  absÈra i t .es .  I1ne pour ra  ê t re  "c réa teur r r  (Schôpfer ) ,  i l  sera  s im-

p lement  " l i t té ra teur "  (L i te ra ! )  .

I1 est intéressant de rappeler dans le cadre de ce développement,

le  jugement  que por te  l . Iassermann sur . '  He ine .  A  ses  yeux ,  Ha ine  es t  un  repré-

sentant du "Jui f  européen" coupé du rrmythe",  retranché dans son "moi sol i tai-

r e "  ( 2 ) ,  p r i s o n n i e r  d e s  j e u x  s t é r i l e s  d e  1 ' e s p r i t .  1 1  e s t  l e  p r o d u i t  d r u n e  c i -

v i l i sa t ion  dans  laque l le  " le  ta len t  l rempor te  sur  1 'humani té"  (3 ) .

( l )  f b i d . ,  p .  1 7 .

( 2 )  M e i n  W e g ,  p .  5 8 .

(3) Tbid. p.  56. On remarquera non seulement le caractère sévère et abrupt de
la cr i t ique de lùassermann mais encore la coincidence qui existe entre ses
aff i rnat ions et certains jugements qui ont été courarnrnent portés par l tan-
t isémit isme al lemand et qui  consistent à reconnaître à la courunauté juive
de br i l lan tes  qua l i tés  in te l lec tue l les  mais  à  lu i  dén ie r  tou te  qua l i té
a f fec t i ve .
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Par opposit ion au t 'Jui f  européentt ,  Le t tJui f  or iental t t  a conscience

drê t re  I thér i t ie r  d rune v ie i l le  t rad i t ion  ;  b ien  qur i l  û ive  lo in  du  pays  de

ses or igines, i l  puise les élérnents de sa créat ion dans les grands nythes de

son peuple portés jusqutà lui  par les puissanÈs couranÈs du sang qui 1e ratta-

chent  au  passé.  Se v ie  in té r ieure  es t  carac tér isée  par  la  r i chesse e t  l r in ten-

si té dtune imaginat ion capable de faire ressurgir  les inages enfouies dans le

subconsc ien t  du  peup le .  Ce Ju i f  pour ïa  ê t re  t t c réa teur r t .

C tes t  dans  ce tËe ca tégor ie  que se  c lasse  l ^ lassermann.  11  se  sent

a ins i  p ro fondément  cond i t ionné par  sa  na issance.  E l le  dé termine à  sed yeux  la

nature de sa vie psychologique, el le expl ique son imaginat ion exubérante et

fourni t  des thèmes à sa créat ion romanesque.

Mais  i l -  ne  vô i t  1à  que la  rac ine  pro fonde de  son ê t re ,  qu tune

face de  sa  Personna l i té .  A  ce t  hér i tage ju i f ,  i1  conv ien t  en  e f fe t  d 'a jou ter

l rappor t  a l lemand.

Sans se renier lu i-même, i1 a subi la longue inf luence dp la cul ture

german ique.  Ses  ancêt res  on t  é té  en  contac t  avec  e l le  pendant  des  s ièc les ,  s i

b ien  qu te l le  es t  désormais  devenue sa  cu l tu re  e t  qu t i l  lu i  es t  donné de  réa1 i -

ser  une syn thèse en t re  le  passé que Lu i  a  légué sa  na issance e t  le  p résent  dans

lequel se déroule son exisÈence. Ctest une idée que l lassermann a très fréquem-

ment  évoquée mais  qu t i l  a  expr imée d tune man ière  par t i cu l iè rement  évocat r i ce

dans le bref essai int i tulé Meine Landschaft ,  âuPere und innere (2),  dans lequel

i l  mdntre co(rnent deux paysages se conjuguent dans son espri t .

L run ,  le  "paysage ex tér ieur t ' ,  es t  ce lu i  qu i  a  é té  rée l le rnent  perçu

par les sens'  vécu par Ie contact physique. Ce sont les montagnes autr ichiennes

et  su isses ,  la  v i l le  de  V ienne e t  surÈou ' t  la  Francon ie  na ta le .  L rau t re ,  le

"paysage in té r ieur " ,  p réex is te 'à  l rexpér ience sens ib le .  Cres t  ce lu i  que tou t

ho'nme trouve déposé en lui  à sa naissance comme un legs des généraÈions qui

L ron t  p récédê,  car  i l  ex is te  une sor te  de  souven i r  des  généra t ions  qu i  permet

à  l l i nd iv idu  de  re t rouver  ce  qû 'onÈ vécu ses  lo in ta ins  ancêt res .  Ma lgré  l 'é lo i -

( l )  M e i n  [ . f e g ,  p .  7 2 .

(2) Tn Tagebuch arrs dem t{ inkel,  1935, p. 92 sq.
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gnement.  dans le tenps, l têtre hurnain porte en lui  Ie souvenir  des paysages

qui ont façonné ses devanciers ;  pour lùasserman[,  ctest le souvenir  des pay-

sages de  Pa les t ine  e t  du  Moyen-Or ien t .  Cres t ,  a ins i  qu f i l  exp l ique la  fac i l i té

e t  l rexac t i tude avec  lesque l les  i l  a  réuss i  à  évoquer  l rOr ien t  dans  A lexand" re

à  Baby lono.Ce roman,  a f f i rne- t - i l ,  â  d rau tan t  p lus  surpr is  les  lec teurs  qu t i l

nrétai t  lu i-rnême jara\-s al lé en Orient.  Les expériences de ses ancêtres avaienÈ

tenu l ieu  d texpér iences  personne l les

Nous voyons mieux désormais ce qui rat tache l^ lassermann à sa conmu-

nauté  d to r ig ine l  c tes t  1e  sent iment  d rune de t te  à  son égard . - ' I1  a  consc ience

que la  t rad i t ion  e t  le  passé ju i fs  représenten t  un  des  fondements  de  sa  person-

nal i té.  Une rupture avec eux signi f ierai t  une amputat. ion fatale de son être :

"Je  ne  ren ie  pas  le  courant  du  sang,  le  pu issanÈ courant  de  l tOr ien t

qu i  me por te  e t  me nour r i t  ;  j ten  su is  f ie r ,  je  c ro is  qur i l  ren ferme des  r i -

chesses  qu i  me permet ten t  de  donner  e t  d 'o f f r i r r t  ( l ) .
I

11 considère cp judaÏsme comme un trésor de nythes, de légendes et

dt images, cortroe une source inépuisable qui al imenÈe son imaginat ion de roman-

c ie r .  C tes t  pourquo i  i l  ne  peut  pas  ê t re  le  par t i san  d tune ass imi la t ion  abso lue

gu i  ne  sera i t  qu tune fus ion  dans  la  réa l i té  é t rangère  e t  lu i  fe ra i t  perdre

cet te  spéc i f i c i té  léguée par  la  na issance.  11  veut  ê t re  lu i -même,  c res t -à -d i re

l thomme d tune syn thèse éga lemenÈ reconna issant  à  l rA l lemagne e t  f idè le  au  passé

de sa communauté :
t tJten connais beaucoup gui se consument de nostalgie pour l thorme

blond aux yeux bleus. .  .  ,  i ls ne veulent pas êÈre eux-mêmes, i ls veulent être

l - ' a u t r e "  ( 2 ) .

Ma is  la  d i f f i cu l té ,de  ten i r  un  équ i l ib re  harmon ieux  en t re  le  passé

ju i f  e t  le  p résent  a l lemand fa i t  son  drame.  Pour  les  uns ,  i l  esE t rop  peu ju i f

et  t rop al lemandlpour les autres trop jui f  eÈ trop peu al lemand. Nous avons vu

les  c i i t iques  qu i  lu i  fu ren t  adressées  par  les  mi l ieux  s ion is tes ,  nous  voudr ionr

encore rappeler le jugement porté sur lui  par un grand auteur jui f  de langue

------:..-
( l )  L e b e n s d i e n s t ,  p .  l 7 0 .

( 2 )  M e i n  W e g ,  p .  l l O .
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a l lemande,  Max Brod ( l ) .  Ce jugement  pénét ran t  s i tue  t rès  exac tement  la  pensée

de l,lassermann :
t tSans doute ( I , lassermann) a-t- i l  t racé Le portrai t  du t '1 i t térateurt t

ju i f  coume celui  drun hon-e sans Dieu, détaché de ses ancêtres, du nystère de

son sang ;  ma is  ce  n té ta i t  là  que la  rno i t ié  de  son jugenent ,  L rau t re . type

dessiné par Wassennann, le trJui f  nourr i  du mythe",  repose bien au sein de

I th is to i re  e t  de  la  t rad i t ion .  Ma is  Wassermann.a  tou jours  cons idéré  gue ce t te

fo rme de judaîsme apper tena i t  au  passé,  jamais  à  l taven i r ;  i l  n ty  a  ja rna is  vu

une mission, une exhortat ion à se former soi-rnâme. Crest 1à que nos chemins
:

d ivergenË" .

11  es t  b ien  exac t  que Èout  en  met tân t  l raccent  sur  1 thér i tage ju i f ,

hlassermann se refuse à édif ier son avenir  sur ce seul-  hér i tage. 11 se sent

trop marqué par la cul ture al lemande pour rechercher un épanouissement en de-

hors  d te l le .  E1 le  lu i  semble  consÈi tuer  le  seu l  cadre  poss ib le  à  son ac t iv iÈé.

Cfest pourquoi i l  se considère corune un Juif  placé dans le cadre de la cul ture

a l lemande.  Ce la  dé termine,  à  1 régard  de  1- rA lsemagne deux  a t t iÈudes t rès  d i f fé -

rentes

Comme i l  le di t  lu i-même dans son art ic le sur l , Iassermann, Max Brod

se veut un t tDi-sËanz-Deutschert t ,  son amour pour l tAl lemagne est une t tDistanz-

Liebet t ,  mot  dans i lequel  les deux composanÈes,  t tDis tanz"  et  t t l , iebet t ,  sont

_df une.égâle importance; Chez I^Iassegmann i l  ne peut être quest ion d" " ! ."È"*",

ma is  eeu lement  de  "L iebet t .  Ce la  ne  s ign i f ie  pour tan t  pas  qu t i l  veu i l le  s téva-

nouir  dans la réal i té al lemande. Tout simplement i l  veut être pleinement ALle-

mand. tout en conservant une certaine spécif ic i té juive suscept ible,  à ses yeux,

dtenrichir  la culÈure germanique. On conçoit  que sa posit ion ai t  pu sembler

suspecte à certains; néarmoins i l  nous semble qut i l  subsiste chez lui  une for-

me de f idé l i té  à  1 régard  de  ld  t rad i t ion  ju ive  eÈ un sent iment  s incère  d 'appar -

tenance à la communauté dont i l  est issu.

( l )  Max Brod, In memoriam J. Wassermann Die Sanrnlung I ,  1934, p. 282-285.
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LA PATRIE ALLEI,'ANDE

Lrappar tenance à  ' l  rA l lemagne,  e l le ,  . ,ne  fa iÈ  aucun doute .  Ma lgré

les  d i f f i cu l tés  auxque l les  i l  s res t  heurÈé,  Wassermann s res t  tou jours  vou lu

Al lemand et i1 nta jamais cessé de dénonÈrer passionnément son appartenance

à la  na t ion  a l lemande.  Dans son Fragment  i iber 'daS NaÈiona lge fÛh l  de  1915, . i l

dressef inventaire des di f férents facteurs qui font drune sonme dt individus un

peup le ,  une na t ion .  Ces  fac teurs  sonÈ au nombre  de  quat re . :  l rh is to î re ,  Ies

t rad i t ions ,  le  paysage e t  la  langue.  Dans ses  écr i t s  au tob Ïograph iques ,  i l

démontre com$ent ces facteurs ont agi  sur la formation de sa propre personna-

l i té ,  jusqurà  fa i re  de  lu i  un  c i toyen a l le rqand à  par t  en t iè re  dé f in i t i vement

mode lé  par  la  v ie  german ique.  De tous  ces  fac teurs ,  t ro is  lu i  semblen t  par t i -

cu l iè rement  dé terminants  :  l th is to i re ,  le  paysage,  la  langue.

.  Ltancienneté des 6changes entre la communauté juive drAl lemagne et

le  peup le  qu i ,  à  I 'o r ig ine ,  é ta i t  son  hô te ,  es t  unrpo ïn t  sur  Leque l  i l  rev ien t

s a n s  c e s s e :
t tJe veux draboùd vous dire Quer. conme i l  est possible de le démon-

t re r ,  mes ancêt res  sont  insÈa l lés  en  Francon ie  depu is  au  moins  5OO ansre t  j t r i -

merais vér i f ier combien d.e Saxons, de Poméraniens, de Rhênans et drémigrants

franco-brandebourgeois <1ui se targuent d |  être des autochtones peuvent en dire

a u t a n t  d e  l e u r  f a m i l l e "  ( l ) .

Le  temps a  fa i t  son  oeuvre ,  les  Ju i fs  on t  par tagé l rh is to i re  a l le -

mande e t  i l s  on t  mêne cont r ibué à  1récr i re  dans  les  s ièc les  les  p lus  rapprochés

Les paysages al lemands leur sont devenus famil iers,  chacun y voi t  désormais

sa pet iÈe patr ie ;  la langue al lemande est devenue leur langue. On ne peut

ranener ces hommes "600 ans ou IOOO ans en arr ièrett .  On ne peùt gffacer l tap-

por t  que l rh is to i re r  la  Langue e t  les  "expér iences  par tagées  en  s i lencer r  on t

d é p o s é  e n  e u x ,  " s i è c l e  a p r è s  s i è c l e "  ( 2 ) .

( l )  L e b e n s d i e n s t ,  p . l 6 l  .

( 2 )  T b i d .  r  p .  I  7 0 .
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Lrh is to i re  a l lemande

L'histoire nresÈ Pas un simple amalgame de fai ts

courant vi tal  dont les houmes du présent sont les héri t iers

dans une certaine Perspect ive, el le fourni t  un cadre à leur

Wassermann, ce cadre est l tAl lemagne'

Le goût et,  le sens de l thistoire lui  ont été couuruniqués, mieux '

encore  que par  Ies  aus tères  }eçons  de  1réco le  e t  les  lec tu res  abs t ra i tes '  Par

le spectacle de la vi l le de Nuremberg qui fut  pour lui  une révélat ion éblouis-

santer  r r r r " l i . r re  d th isgo i re" ' , r i . r " r , t  qu i  par la i t  à  l t imag inaEion 'e t  aux  sens '

Cet te  v i l te  es t  devenue une sor te  de  pargena i re  auque l  I 'un issent

"de  mul t ip les  cor respondances"  e t  dont  le  des t in  es t  é t ro i tement  l ié  "à  son

d e s t i n  p e r s o n n e l "  ( l ) .

Dans cette ci té al lemande entre toutes i l  éprouve un sent ineùt de

sécur i té ,  la  sensat ion  apa isante  de  reposer  au  se in  d tune v ie i l le  t rad i t ion '

de ne pas être abandonné à soi-même. Nurembe:-g estT'un modèle de forme art ist i -

que. La perfect ion de ses édif ices peut être pr isei  conlme exemple pour la comPo-

s i t ion  d 'un  roman,  les  règ les  de  1 'a rch i tec tu re  Peuvent  ê t re  t ransposées dans

Ie  monde de  la  l i t té ra tu re .  En tou t  cas ,  wassermann es t  persuadé que c tes t  " la

eonEemp la t i on  p récoce t ' r de  ces  oeuv res  d ta r t  qu i l u i  a  fa i t  découvr i r  les

" lo is  de  Ia  cons t ruc t ion"  (2 )  à  par t i r  desque l les  i t  a  pu  bâ t i r  ses  réc i ts  '

I l  ret ient tout part icul ièrement une expérience de l  t  enfance dont i l

es t ime qu 'e l le  a  o r ien té  sa  car r iè re  d técr iva in  d tune nan iè ie  déc is ive '  La  cé-

lèbre  rosace de  l rêg l i se  Sa in t -Laurent  l taura i t  margué à  un  po in t  te l  que 'sa

vie durant,  i l  aurai t  cherché à ini ter dans ses l ivres les couleurs chatoyantes

des  v i t raux  e t  les  f ines  c ise lu res  de  la  p ie r re .  ce la  exp l i< luera i t  Ia  na ture

par t i cu l iè re  de  son ar t  aux  mul t ip les  faceÈtes '  son  goûE pour  les  dé ta i l s  e t

1'ornementat ion, sa tendance à construire des romans cycl iques Q) '

Ainsi  Nuremberg auraiE été non seulernent Ia plus pure et la plus

bel le incarnat ion de l thistoire eL de la cul ture germaniçlues, mais une source

inépu isab le  d ' insp i ra t ion  Pour  la  c réa t ion  ar t i s t ique '

( l )  M e i n  W e g ,  P .  2 0 -

(2\ Tasebuch aus dem Winkel,  P'  92

et de noms, mais un

.  E I le  p lace  les  ê t res

existence ;  Pour
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La patr ie franconienne

TouE comle une histoire vécue et partagée en coumun, l ramour de la

terre natale const i tue pour un peuple un puissant facteur dtunit .é :

"Ltamour du sol  natal  ressemble à une puissanre force magnétique qui

s o u d e  1 ' u n e  à  l r a u t r e  l e s  d i f f é r e n t e s  p a r t i e s  d u  p e u p l e "  ( l ) .

Plus encore qutau Reich,  réal i té  t roP vaste,  I^ Iassermann se sent

a t t aché  à  l a  F rancon ie  pa r  t ou tes  l es  expé r i ences  de  1  ren fance  e t  de  l a  j eunesse

Ctes t  e l l e  qu i  a  dé te rn iné  son  tempéramen t  e t  f açonné  sa  Pe rsonna l i t é .  Un  b re f

essa i  de  1935 in t i tu lé  Deux Ghauf feurs ,  se  présente  cor t rne  u i re  in té ressante

é tude de  I t in f luence des  paysages sur  l rho ' r ' -e  (2 ) .  L rau teur  y  décr i t  ses  ren-

eont res  avec  deux .chauf feurs ,  1 'un  s ic i l ien ,  l rau t re  auràr ica in .  Ma lgré  la  s in i -

l i tude  des  pro fess ions ,  leurs  t ,empéraments  sch t  essent . ie l lement  d i f fé ren ts  ;

l tun  es t  en joué eE coûmunica t i f ,  l rau t re  ca lme e t  nys tér ieux  ;  ce  n tes t  pas  le

rné t ie r  qu i  nodè le  l thormre ,  ma is  la  te r re  qu i  l ta  por té .  Le  c l imat ,  la  végéta-

Èion, l refrvironnement minéral ,  tout ce que lrauÈeur appel le "das Magisch-Tel lu-

r i sche" ,  in f luencent .  le  carac tère ,  cond i t ionnent  les  a t t i tudes  menta les  e t

créent un rythme part ieul ier de la vie intér ieure qui se retrouve jusque dans

la  façon de  concevo i r  l r .ex is tence,  dans  la  pensée re l ig ieuse e t  même jusque

dans le  s ty le  d tun  écr iva in  :

"Dans le tythme de la prose dtun auteur,  on devrai t  pouvoir  arr iver

à reconnaître la région qui se cache en el le coûme le noyau dans le frui t"  (3).

Et 1{assermann se prêsenËe lui-nône. dans lressai Meine Landschaft ,

âupere und innere courne le pur produit  de la terre franconienne. Sri l  existe,

coûtrne i I  l raf f i rme, trois types humains dont,  chacun possède des traiÈs de ca-

ractère spécif iques, correspondant au paysage environnant :  l  thonme de Ia plai-

ne ,  1 'hor r rme de la  montagne eÈ l rhomme de la  mer ,  i I  do i t  se  cons idérer  lu i -

même couure un "horr-e de la plaine".  Les environs de Fi i r th,  plaine austère et

né lanco l ique,  on t  sce l lé  sa  desÈinée :

( l )  Lebensd iens t , p .  196 .

(2) Tagebuch aus dem Winkel- ,  p.  173 sq.

( 3 )  I b i d . r  p .  l o 2 .
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"La  Francon ie  n ta  r ien  de  p i t to resque,  e l le  es t  sans  douceur  e t  sans

grâce, son âprefé eE sa sévéri té ne sont pas restées sans inf luence formaÈri-

c e "  ( l ) .

Wassermann pense que tout ho'nme placé devant f irorrensité et la mo-

notonie des grands espaces plats tend à combler le vide du paysage en dévelop-

pant en lui  sa faculté dr irnaginat ion eÈ de rêve et i l  se reconnaît  lu i-nêne

coprne le f i ls de la paÈrie franconienne qui a modelé son tempéramenÈ drart . iste

v is ionna i re .  A ins i  se  t rouve ré tab l i  1 téqu i l ib re  en t re  le  juda isme e t  la  germa-

nité qui ont Èous deux dêterminé la nature de sa vie psychologique.

I {assermann se  veut  Ëout  le  cont ra i re  d tun  dérac iné 'e t  d run  apat r ide ;

i l  p roc laue qu t i l  es t  so l idement  a t taché à  un  so l .  Ma lgré  1 té lo ignement  e t

p resque 1rex i l ,  i l  a  perpé tue l lement  éprouvé le  sentement  d tê t re  enrac inê  en

Franconie. 11 trouve des mots touchants pour déf inir  les rapports entre l rho"-e

et son .pays natal  :

"11  es t  d i f f i c i le  de  t radu i re  I 'expêr ience du  pays  na ta l .  Indén ia-

b lemenÈ,  e l le  s tapparenterà  ce l le  de  1raÈtachement  à  la  u rère"  (2 ) .

Chaque nouveau voyage en Franconie augmente Ie sent iment d'apparte-

nance et ravive la conscience de lrat tachement et de la possession, comme en

térnoigne la correspondance de I 'auteur.  Après un séjour à Ansbach eL à Gunzen-

hausen en  1903,  i l  éc r i t  :

"Les jours à Ansbach et à Gunzenhausen ont été rnagnif iques, voi là

mon domaine, voi là ma racine i  Jui f  ou non Juif ,  gur iruporte, ce royaume est

l e  m i e n "  ( 3 ) .

Nous retrouvons la même confession un an plus tard, dans une let tre

en da te  du  l7 .X . l9O4 :  "Je  ne  do is  p lus  rne  dé tacher  de  ce  PaYs,  une fo rce  mys-

té r ieuse mty  ramène tou jours"  (3 ) .

( l )  Tagebuch aus  dern  lJ inke l ,  P .  89 .

( 2 )  T b i d . ,  p .  9 0 .

(3 )  C i r .  . t .  Speyer , .  op .  c i t .  r  p .  48  e t  56 .  On t rouvera  de  semblab les  a f f i r rna-

t i o n s  d a n s  E n g e l h a r È ,  P .  9 5 ,  l 6 0 ,  1 9 6 .
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La langue allemande

Wassermann srest ime également indéfect iblenent 1ié à l rAl lemagne du

fa i t  qu t i l  par le  sa  langue.  L ta l lemand es t  la  seu le  langue qu t i l  conna isse  v ra i -

ment ,  ce l le  dans  laque l le  i l  a  é tê  é levé ,  à  l texc lus ion  de  tou te  au t re .  11  lu i

a  consacré  de  be l les  pages ( l ) ,  nonÈrant  son ac t ion  c iv i l i sa t r i ce  e t  un i f i ca t r i -

cer  louant  la  nob lesse e t  la  poés ie  de  la  langue l i t té ra i rê ,  f  inépu isab le  r i -

chesse des  d ia lec tes .  I " la is  sur touE i l  cons idère  que l ta l lemand es t  pour  lu i

coyr ïme un é1ément  v i ta l  .  "Je  resp i re  dans  la  langue" (2) ,  avoue- t - i l .  Cet  a l le -

mand qui "parfois,  se met à chanter en lui  corme une musique innée" (3),  est

plus qutun simple moyen de conrnunicat ion, i l  esÈ Ie fondement mâme du moi :

ùSes mots  e t  son  ry thne cons t i tuent  le  t ré fonds  de  mon ex is tence"  (4 ) .

La  langue es t  le  matér iau  à  par t i r  duque l  l thome éd i f ie  son un ivers  sp i r i tue l .

Idassermann se sent en el Ie conme dans un monde famil ierr  Eout se passe co e

s t i l  1u i  ava i t  é té  "p rédes t iné" ,  coûrne s i  "de  tou te  é te rn i té  des  l iens  f ra te r -

n e l s  l r a v a i e n E  u n i  à  e l I e "  ( 4 ) .

Enf in,  dans ses rapports avec la langue al lemande cortrne dans ses

rappor ts  avec  la  pe t i re  pa t r ie  f rancon ienne,  i l  a  I t impress ion  de  re t rouver  une

mère et les moEs de " langue maternel le" reprennnent ic i  Èoute leur signi f icat ion;

"E I le  a  mode lé  mes t ra i ts ,  e l le  a  fa i t  v ib rer  mes ner fs ,  condu i t  ma

main ,  gu idé  mes pas ,  appr is  à  mon coeur  à  sent i r  e t ,  à  mon cerveau à  penser "  (4 ) .

Tout cela devrai t  à son avis démontrer que ses rapports avec la lan-

gue al lemande ne sont pas ceux dtun étranger adopté qui l taurai t  apprise art i -

f ic iel lernent.  I1 a le sent iuent de vivre en êLroi te couutunion avec el le,  co e

sans doute peu drAl lemands sont capables de Ie faire.  Et couute la langue est

Ie  fac teur  de  cohés ion  e t  d tun i té  le  p lus  imporÈant  Pour  un  peup le ,  i l  esE ime

que son appart.enance à l-a communauté nationale se trouve ainsi sancÈionnée au

plus haut niveau :

( l )  C f .  L e b e n s d i e n s t ,  P .  1 9 7  s q .

( 2 )  M e i n  W e g ,  p .  4 8 .

( 3 )  E n g e l h a r t ,  P .  l 6 0 .

( 4 )  M e i n  W e g ,  P .  4 8 -
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I 'Crest la langue qui uni t  un peuple en un Èout viÈal".  Sans doute

une cu l tu re  s téd i Ï ie  sous  l te f feE con jugué "du  paysage,  de  l th is to i re  eË de

la  race" ,  ma is  "c res t  la  langue qu i  l rau thent i f ie  e t  qu i  Ia  conf i rme"  ( l ) .

L ra t t i tude  de  Wasserûann esE,  on  le  vo i t ,  sans  équ ivoque.  I I  se

considère corme le f i ls à part  ent ière de I  tAl lemagne et i l  demande à être

reconnu conrne teI.

L rA l lemagne e t  I  rAut r i che

l fa is  a lo rs  on  s té tonnera  de  l ren tendre  ins is te r  perpé tue l lement  sur

son apPartenance à un pays en dehors duquel i l  a passé la plus grande part ie de

son exisÈence. En réal i té,  son émigrat ion à Vienne dès 1898 ne marque nul lement

un détachement ou un désintéressemenÈ à 1régard du Reich, uais tout s implement

la  d i f f i cu lÈé d ty  v iv re  a lo rs  que te l  sera i t  son  souha i t .  L fAut r i che  n toccupe

jamais ,  n i  dans  ses  préoccupat ions-n i  dans  ses  romans,  la  p laee de  cho ix  qu i  /

rev ien t  à  1 'A l lemagne vers  qu i  ses  regards  res tenË tou jours  b raqués.

En dépit  du plus grand senÈiment drharmonie quri l  éprouve dans ses

raPpor ts  avec  le  monde au t r i ch ien ,  i l  res te  pour  sa  pa t r ie  d ré lec t ion  un  juge

sévère .  Son approbaÈion  n tesL  jamais  to ta le  e t  son  a t t i tude  es t  "un  mélange

d r a p p r o b a t i o n  e t  d e  r e f u s "  ( 2 ) .

Se lon  lu i ,  l r insouc iance e t  l rop t i ro isme de ce  pays  qu i  sédu isent

tout un chacun au premier abord, peuvent,  se rnuer en légèreté. La joie de vivre

ne d iss imu le  pas  to ta lement  le  ma la ise  po l i t ique  e t  soc ia l .  Le  v ie i l  Enp i re

austro-hongrois chancel le ;  des forces centr i fuges irrésist ibles le vouenÈ à

1réc laÈemenE,  le  pouvo i r  es t .  an t idémocra t ique eÈ que lquefo is  ty rann ique ;

la  soc ié té  es t  d iv isée ,  les  inéga l i tés  sont  c r ian tes ,  la  misère  des  uns  cô to ie

la r ichesse insolente des auËres. Face au dynamisme juvéni le drune Al lemagne

en t . ra in  de  se  fa i re ,  c res t  une Aut r i che  qu i  se  perd  e l le -même:

L e b e n s d i e n s t ,  p .  1 9 8 .( l )

( 2 ) M e i n  W e g ,  p .  9 8 .
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Dans Mein Weg (1921),  i l  considère l rEmpire des Habsbourg co' ' rme un

éd i f i ce  po l i t ique  ré t rograde.  I1  dénonce les  déc is ions  arb i t ra i res  du  pouvo i r ,

l rassujett issement des minori tés prat iqué de manière sysEérnat ique depuis des

siècles. La grande masse est Ie jouet impuissant drune "mécanique administraÈive

sans  coeur "  ( l ) .  E I le  es t  tenue dans  l t ignorance e t  dans  un  é ta t .  de  f rusËraËion

économique par un systèrne ol igarchique quasi féodal et  moyenâgeux. Le peuple

do i t  suppor te r  la  p r :ess ion  con juguée 'de  I tEg l i se ,  de  la  couronne e t  des  gr .ands

propr ié ta i res  fonc ie rs .  Les  inéga l i tés  soc ia les  sont  p ro fondes,  roême s i  les

plaies sont cachées par Ia douceur de vivre. La société autr ichienne est for-

tement hiérarchisée et div isée en castes. Au sonmet, on trouûe la noblesse qui

v i t  rep l iée  sur  sa  g lo i re  passée e t  se  t ien t  complè tement  à  1 récar t  des  a f fa i -

res  du  pays .  Que lques  fami l les  de  la  haute  bourgeo is ie  I t im i ten t  e t  v iven t  re -

t ranchées dans  leur  pa la is .  La  vér i tab le  bourgeo is ie  a  d isparu ,  e l le  a  é té

remplacée par  la  cas te  des  fonc t ionna i res ,  des  o f f i c ie rs  e t  des  pro fesseurs .

11 existe une pet i te bourgeoisie affairêe qui donne à la vi l le de Vienne son

carac tère  par t i cu l ie r .  Au-dessous  dre l le rse  s i tue  la  fou le  des  pauvres  e t  des

déshér i tés .  Chacun v iÈ  dans  le  cadre  de  sa  c lasse ,  sans  aucune perspec t ive  sur

les  g roupes soc iaux 'd i f fé ren ts .  A ins i  p rennent  na issance les  Ëens ions  e t  les

oppos i t ions  gu i ,  a l l iêes  au  prob lème tou jours  a igu  des  na t iona l i tês ,  menacenÈ

la  cohés ion  de  l tEmpi re  e t  son t  des  fac teurs  de  d ispers ion .

Cette vis ion de lrAuÈriche surprend chez un houme qui a fai t  de ce

pays  sa  pa t r ie  d ré lec t ion .  En réa l i té  i l  ne  s tag i t  1à  que d 'une par t ie  du  ju -

gement de l , Iassermann. Son regard se veut object i f ,  i l  sratEache à relever les

signes de la d.écadence. Mais par ai l leurs i l  reconnaît  à i fAutr iche qui a exer-

cé sur lui  "une act ion bienfaisante" (2) ,  des qual i tés i rremplaçables.

Derr ière la naladie du viei l  Eropire i l  perçoit  la valeur de l rhonme

aut r ich ien ,  sa  soup lesse e t  son  op t im isme fonc ie r ,  sôn  in te l l igence subt . i le  e t

son urban i té .  La  s i tua t ion  pr iv i lég iée  de  ce  peup le  au  car re four  des  c iv i l i sa -

t ions  européennes a  fa i t  de  lu i  le  dépos i ta i re  des  t rad i t ions  german iques ,

s laves ,  o r ienÈa les  e t  le t ines .  Cet , te 'v is ion  de  la  cu l tu re  e t  de  l rhonnoe au t r i -

chien lui  a inspiré une des plus bel les pages de Mein Weg als Deutscher und

J u d e  ( 3 ) .

( l )  f b i d . ,  p .  9 9 .

Mein  !Jeg ,  p .  98 .  c f .  suprarp .  62  sq .

ï b i d .  ,  p .  l o l  .

(2 )

(3 )
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On trouve également dans cet,  essai l - r idêe que Ia cassure entre l tAl-

lemagne et l tAutr iche est une regrettable erreur histor ique. Né Al lernand, l lasser

mann a toujours voulu être considéré corme tel  et ,  dans son exi l  autr ichien, i l

a rêvé dtune harmonie entre sâs deux patr ies. 11 déplore que la chance dtune

un ion  n ta i t  pas  é té  sa is ie ,  guê "1 'A l lemand,  par  sa  présompt ion ,  a i t  é tou f fé

dans  I toeuf  ce  qu i ,sans  aucun douteré ta i t  des t iné  à  lu i  con férer  p lus  de  r i -

c h e s s e ,  d e  p l é n i t u d e  e t  d r é q u i l i b r e "  ( l ) .  L r i d é e  d t u n  r a s s e m b l e m e n t ,  d r u n e . u n i o n

ent re  I 'A l lemagne e t  l rAu t r i che ,n 'ava i t  pas  vers  1920 1e  carac tère  provocaat

qure l le  p r i t  par  la  su i te  sous  I te f fe t  de  la  p ropagande naz ie  eE au moment  de

sa réa l i sa t ion  v io len te  par  ' l rAnsch lup  .  On se  souv ien t  quer :  b ien  qure l le  fû t

e x p r e s s é m e n t  i n È e r d i t e  p a r  l e  t r a i t é  d e  V e r s a i l l e s ,  l r u n i o n  r e s t a i t  à  l r o r d r e

du jour et const i tuai t  un des thèmes de réf lexion importants pour les houmes

po l i t iques .  Ma is  chez  Wassermann I 'un ion  cor respond moins  au  rêve  po l i t ique

de la grande Al lemagne qurà celui  dtun grand ensemble cul turel  et  humain. Co,rme

l t ind ique la  c i ta t ion  c i -dessus ,  l rA l lemagne aura i t  tou t  à  gagner  à  ne  pas  rné-

pr iser l rAutr iche, à voir  en el le auLre chose que ses défauEs. Le contact,  avec

le monde autr ichien transformerait  le tempérament al lemand dans le sens de cette

douceur qui lu i  manque, i l  i roposerai t  une mesure à un caractère souvent exces-

s i f .  De son cô té ,  l rA l lemagne pour ra i t  insu f f le r  à  l rAut r i che  un  peu de  sa  v i -

t a l i t é  j u v é n i I e .

Ma is ,  a jou te  l r lassermann,  i c i  co tnme a i l leurs ,  les  A1 lemands nron t

pas  su  se  fa i re  a imer  eE i l s  on t  gâché tou tes  les  chances  rée l les  de  l 'un i té  ( t )

Cri t ique lucide du monde autr ichien, Wassermann en est aussi  par

conséquent un admirateur.  En ce domaine, ses idées sont étonnamment semblables

à cel les des grands écr ivains contemporains qui ont décr i t  avec une lucidi té

amère la décadence de la monarchie austro-hongroise. Bien sûr,  le souvenir  de

Mus i l  e t  de  son évocat ion  de  la  "Kakan ie"  s t impose,  a ins i  que Le  iom de

Joseph Roth et de son rorDan Radetzkymarsch. l , Ia is crest surtout.  avec dàs acr i l

vains cortrne Stefan Zuteig et H. vonHofmannsthal quton reconnaîtra une évidente

parenté .

( l )  T b i d . ,  p .  l o l .
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Comme St.  Zweig, l , lassermann nourr i t  un zmour nostalgique pour

lraroénité de ce "monde dthiert ' ,  pour cet univers viennois où lron savait

" jou i r  des  p la is i rs  de  la  v i .e ( . . . )en  la issant  à  chacun sa  par t  avec  une

conp la isance empre in te  de  bonhomie . .  e t  peuÈ-ê t re  d r indo lence"  ( l ) .  11  ne

comprend pas ces Al lemands qui "regardaient de hautt ' leurs voisins autr i -

ch iens  parce  qu f i l s  ne  s t imposa ien t  pas  "un  ordre  r ig ide"  e t ,  Parce  qu t i l s

ignoraient cette l tvolonté avide de devancer tous les autrest '  (2)

11  sou l igne 1u i  auss i  la  to lé rance e t  l ragrément  de  l ra r t  de

v iv re  v ienno is .  I l  esqu isse  la  même oppos i t ion  en t re  le  tenpéramenÈ a l lemand

et le tempérament autr ichien et ctesE en cela que les p."r t !""  de Mein I , Ieg

éyoqu6s p lus  haut  rappe l len t 'éga lement  cerËa ines  ana lyses  de  H.  vonHofmannstha l

Cette r igidi té et ceÈ acharnement al lemands, tout comne cette dou-

ceur de vivre eË cette urbanité viennoises donË parle l , lassermann, nous les

re t rouvons  dans  le  para l lè le  é tab l i  en  l9 l7  par  Hofmannstha l  en t re  Ie  Pruss ien

e t  l r A u t r i c h i e n  e È  i l l u s t r é ,  q u a t r e  a n s  p l u s  t a r d ,  d a n s  l a  p i è c e  L t l r r é s o l u

qui est t rès exactement contemporaine de Mein Weg (3).  Cet Al lemand "présomp-

tueux" ,  incapab le ' ld t insp i re r  de  l ramour" r  gu i  t ' i gnore  e t  ba foue les  coeurs"  (4 ) ,

ne  le  reconnaî t -on  pas  dans  le  personnage de  Neuhof f  ?  Chez 1 'un  e t  chez  l rau-

t re ,  c res t  le  même roépr is  à  1 régard  de  l rAut r i che  e t  de  sa  soc ié té  "d 'ombres" (5)

avec  laque l le  i l  es t  inu t i le  de  "perdre  son temps" .  Neuhof f r  le  Pruss ien ,  es t

impu issant  à  s ra t tacher  les  coeurs  ;  son  manque to ta l  de  dé l i ca tesse e t  les

paro les  qu t i l  adresse à  Hé lène - "Vous m'épouserez ,  parce  que vous  sentez  ma

volonté dans un monde qui nten a pas" (6)- prouvent qut i l  ne songe qurà malme-

( l )  S te fan  Zute ig ,  D ie  Wel t  von  gesÈern ,  Frank fur t / l ' ta in  1955,  S .  F ischer ,  p .  21 .
Le  t i t re  o ie  w@ pas de  St .  Zwe ig  lu i -même,  ma is  des
éd i teurs  @uven i rs  après  sa  mor t .

( 2 )  S t .  Z w e i g ,  o p .  c i t . ,  p .  2 2 .

(3 )  11  nres t  pas  in te rd i t  de  penser  que ce t te  s imi l i tude  d ' idées  que 1 'on  cons-
tate dans des textes très exactement contemporains sfexpl ique en part ie
par les relat ions amicales et les échanges int .el lectuels constants quten-

t re tena i -en t  )  à  L répoque les  deux  auEeurs .

(4 )  Me in  l {eg ,  p .  lo l  .

(5) H. vonHofnannsËhal,  Gesamnelte Werke in Einzel-ausgaben, Lustspiele I I ,
D e r  S c h w i e r i g e ,  S .  F i s c h e r  1 9 5 4 ,  p .  Z 3 O .

( 6 )  I b i d . r  p .  2 5 3 .
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ner  eÈ à  asserv i r  les  ê t , res .  Ma is  sa  fe rmeté  e t  sa  t ' fo rce"  de  carac tère  ne  peu-

vent lui  ouvr ir  les portes de l tunivers autr ichien. Devant Hélène, puis d.evant

Anto ine t te ,  Neuhof f  s re f fondre  e t  do i t  reconnaî t re  sa  dé fa i te .  Ce pruss ien  qu i

nta pu attendrir  le coeur dtune Viennoise est éErangement semblable à ces Al le-

mands dont par le !ùassermann et qui  ntont pu se conci l ier les faveurs de I fAu-

t r i c h e .

D 'é tonnantes  s imi l i tudes  appara issent  auss i  en t re  Ie  por t ra i t  de

1'hounne autr ichien que nous propose Mein I , Ieg et le personnage du comte Cari

Bûh l ,  l r i r réso lu .  Enf in  e t  sur tou t ,  une serob lab le  conc lus ion  se  dégage,  des

deux tex tes .  Pour  Hofmannstha l ,  de  te r r ib les  menaees pèsent  sur  I tAu t r i che  qu t i l

nous présente de manière symbol ique à travers la f igure de Hans Karl .  De mâme

que Hans Karl  a été "ensevel i"  ( l )  pendant Ia guerre, puis sauvé, de môme le

Pays esÈ promis à la cat,asÈrophe, puis au renouveau. Tout cornme Hans Karl  se

réal ise lui-mêne, inspire de 1râmour à Hélène et accède au bonheur en raison

de ses éminentes qual i tés humaines, I  rAutr iche se sauvera el le-même et renaîtra

par  de là  la  ca t .as t rophe en  ra ison d .  I t ines t imab le  cap i ta l  huna in  e t  cu l tu re l

dont el le dispose. On retrouve dans Mein l t reg la même idée générale :  la prêea-

r i té  de  Ia  s i tua t ion  soc ia le ,  po l i t ique  e t  rna tér ie l le  es t  sans  doute  rée l1e ,

mais  la  c iv i l i sa t ion  e t  l rhorome aut r i ch iens  sont  de  grandes ra isons  drespérer .

En dép i t  de  tou t  ce la ,  l rA l lemagne res te  pour  WasÀermann la  seu le

e t  vér i tab le  pa t r ie ,  admi rée ,  a imée,  recherchée pass ionnément .  E l le  es t  ]e  bu t

dr innombrab les  voyages e t  tournées  de  conférences .  Ctes t  à  e l le  que s tadresse

la  p roduc t ion  l i t té ra i re ,  c 'es t  e l le  qu i  cons t i tue  la  to i le  de  fond de  la  p lu -

par t  des  romans (2 ) ,  c res t  e l le  que l tau teur  voudra  perpétue l lemenÈ décr i re  e t ,

s  I  a t tacher .

A part i r  de 1g32, cet at tachement conduira Wassermann au désespoir .

Ma is  avant  de  désespérer  de  sa  pa t r ie ,  accab lé  par  le  po ids  des  événements ,

i l  s tes t  long tamps re fusé  à  penser  qu te l le  pour ra i t  sombrer  dans  1a  barbar ie .

( l )  I b i d . ,  p .  2 6 3 .

(2 )  11  fauÈ d i re -néanmoins  que I 'Au t r i che  a
drimportance secondaire, 'corune le roman
nouve l les  Der  go ldene Sp iege l .

fourni  le cadre à certains réci ts
Ulr ike l loyt ieh et le recuei l  de
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11 lui  fai t ,  encore conf iance en l93l  lorsquri l  entreprend un long voyage en

Rhénanie. Au plus fort  de la cr ise économique, alors que I  tAl lemagne est.  exsan-

gue et que la détresse matér iel le et le chaos pol i t ique al imentenË la propagande

nazi,e eE fournissent à Hir1er des part isans toujours plus nombreux, i l  ne veut

pas croire à 1a chute de son pays. 11 compte sur sa civ i l isat ion ni l lénaire pour

con ju rer  les  démons de  l r in to lé rance e t  de  la  v io lence :

"NoÈre  vo iÈure  rou le  i c i  sur  un  so l  de  t rès  v ie i l le  c iv i l i sa t ion .

européenne, nous longeons la l iu i te de l rEnpire t 'omain. A aucune époque ce pays

bén i  n ta  sombré  Eota lement  dans  la  barbar ie "  ( l ) .

l l a lg ré  l rex t rême précar icé  du  présent ,  ma lgré  les  lburdes  Denaces

du chômage,  i l  veu t  c ro i re  encore  à  la  poss ib i l i té  du  sa lu t  pour  le  peup le  a l le -

mand.  11  c ro i t  en  ses  ver tus  p ro fondes que sont  la  pa t ience,  la  ténac i té ,  1 'en-

durance e t  l ramour  de  la  v ie .  E t  ma lgré  le  specÈac le  de  ce  peup le  aux  abo is ,

" tragiquement menacé", i l  pense que I 'Al lemagne porte en el le 1e germe drun

possible renouveau. Contemplant la foule des jeunes gens qui cheminent sur les

ro l r tes  du  Rh in  eÈ qu i  sonÈ sur  le  po in t  de  "manquer  de  pa in  e t . . .  d tespace v i -

ta l  dans  leur  p ropre  pays" ,  i l  veù t  encore  l i re  sur  ces  v isages  juvén i les  "qu i

s t i l l u m i n e n È  p a r f o i s " .  I t e s p é r a n c e  e E  l a  c o n f i a n c e  e n  1 ' a v e n i r  ( l ) .

Cer tes ,  ce  rêve  drune pa t r ie  humaine  e t .  ce t te  fo i  en  1 'A l lemagne

subs is ten t  tou jours  en  193 I  sous  la  fo rme d tune pâ Ie  lueur  d respo i r .  I " la is .

dtannée en année Wassermann a dû constater corme une évidence de plus en plus

mani fes te  que son inser t ion .dans  le  monde a l lemand ne cessa i t  d rê t re  p rob léma-

t ique.  I1  p rêcha i t  la  to lé rance e t  l rFmour  de  l rhouune,  i l  vou la i t  réa l i ser  en

lui  la synthèse de deux univers, et  i l  étai t  confronté à la montée d'une idéo-

logie intolérante qui tendait  à le placer en dehors de la coumunauté nat ionale.

lJassermann devait  faEalement se.heurter aux réal i tés al lemandes de 1têpoque,

réa l i tés  dont  fa isa i t  par t ie  l tan t isérn i t i sme.

Cer ta ins  lu i  on t  reproché d 'exagérer  1a  s ign i f i ca t ion  e t  1a  porÈée

de 1 'an t isémi t . i sme e t  n ron t  vou lu  vo i r  dans  le  senÈiment  d tune cassure  qu t i l

éprouva i t  à  1 tégard  de  l rA l lemagne qu 'une souf f rance inu t i le  e t  imag ina i re ,

( l )  Deutsche Landst raPe (essa i
Tagebuch ass dem l.linkel, p.

consacré au voyage en Rhénanie de l93l)  in
2s3-t54.
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f ru i t  de  son pess imisme fonc ie r  e t  résu l ta t  de  sa  cond i t ion  drar t i sÈe inadapté

à la société. Pour notre part ,  nous est imons que ce sent iment nrétai t  pas in-

j u s t i f i é

Wassermann étai t  un chercheur dtabsolu et,  le décalage enÈre son

idéa1 e t  les  réa l i tés  a l lemandes,  mâme s i  ces  réa l i tés  n ré ta ienË,  pas  tou jours

auss i  sombres  eÈ désespérées  qu ' i l  le  p ré tend,  é ta i t  tou jours  t rop  grand pour

lui  procurer un vér i table apaisement.  Son idéal réclamait  1a : :econnaissance

ent iè re  ec  dé f in iÈ ive  de  I 'appar tenance des  Ju i fs  à  la  cormunauté  na t iona le ,

acconpagnée de  l raecepta t ion  par  ce t te  comunauté  drune cer ta ine  spéc i f i c i té

ju ive  qu i ,  aux  yeux  de  l rau teur ,  n té ta iÈ  nu l lement  incompat ib le  avec  la  t rad i -

Èion gerroanique. I1 nous semble que ces idées nront jamais pu, sous 1'Empire

wi lhehn in ien  e t  sous  la  Répub l ique de  Weimar ,  fa i re  l fob je t  d rune approbat ion

unanime de la part  du peuple al lemand. On comprend que Wassermann ntai t  janais

pu se  sent i r  to ta lement  adopté  par  une na t ion  qu t i l  vou la i t  idéa le  e t  qu i

r e s t a i t  i m p a r f a i È e .

LE COMBAT POUR LIAPPARTENANCE A LA COMMUNAUTE NATIONALE

Quand on st interroge sur la manière dont Wassennann a ressent i  le

choc de I 'ant isémit isme et mené son combat pour la reconnaissance de son appar-

tenance à  Ia  co ' r 'munauté  na t iona le ,  on  s 'aperço i t  qu t i l  a  adopté ,  face  à  ces

quest ions ,  deux  a t . t i tudes  d i f fé ren tes .

Tantôt i I  réf léchit  en termes de caËégories. L 'Al lemand de souche

européenne et l tAl lemand de naissance juive lui  apparaissent coûrme deux caté-

gories d'hommes qui,  touÈ en étant étroi tement apparentées et coroplémentaires

l rune de  I 'au t re ,  son t  néanmoins  d is t inc tes .  La  t rad i t ion  ju ive  ne  s toppose

pas à  la  t rad i t ion  german ique,  ma is  e l le  res te  cependant  un  fa i t .

Tantô t ,  au  cont ra i re ,  l rau teur  renonce à  ré f léch i r  en  Eermes de

catégor ies .  La  d is t inc t ion  en t re  "A l lemand"  e t  "Ju i f "  lu i  semble  ar t i f i c ie l le ,

e l le  ne  recouvre  p lus  une réa l i té ,  e l le  n res t  qu tune c réa t ion  4 .  l t imag ina t ion ,

un  rés idu  pooss ié reux  de  l th is to i re .  Wassermann re fuse  a lo rs  d ren fermer  les

houunes dans une classi f icaEion r igide, i l  srélève au-dessus des conÈingences

hisror iques et sociologiques, i I  ne veut plus voir  que lrhumain, niveau auquel

d ispara issent  tou tes  les  d is t incc ions  de  race ,  de  naÈiona l i té ,  de  cond i t ion

s o c i a l e .
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Ces deux att , i tudes caractér isent en gros deux grandes périodes dans

l rex is t ,ence de  l tau têur .  La  première  de  ces  deux  pér iodes  dure  jusquten  1922,

el le est marquée par une réf lexion passionnée. Idassermann tente de déf inir  le

phénomène jui f  et  le phénomènà al lemand, i l  dénonce violemnent I 'anÈisémit isme

eÈ sre f fo rce  de  conc i l ie r  les  deux  camps en  présence.  On ass is te  à  l tappar i t ion

fréquente de thèmes et de personnages jui fs dans la product ion romanesque, à

la  pub l i ca t , ion  de  nombreux  ar t i c les  e t  à  de  v io len tes  pr ises  de  pos i t ion  sur

1a  ques t ion  ju ive .  Les  écr iEs  les  p lus  impor tan ts  de  ce t te  épogue sont  :  Das

Los der  Juden de  l9O4 ( l ) ,  Der  L i te ra t  oder  Mythos  und Persôn l ichke i t  e t  Der

Jude a ls  Or ien ta le  de  1909 (2 ) ,  Das  Buch e ines  schwed ischen At r to rs  in  Bez iehung

zum K ier^ rer  R iÈua lmordprozeB de l913 (3 ) ,  Das  deutsche l ^ lesen de  l9 l5  (4 ) ,  Me in

lùeg a ls  Deutscher  und Jude de  l92 l  e t  en f in ,  l ra r t i c le  sur  I tassass ina t  de

W. Rathenau, In .rnemoriam Walther Rathenau de 1922 (5).

L rannée 1923 marque un  tournant  déc is i f  dans  1révo lu t ion  de  la  pen-

s6e de  l rau teur  avec  la  rédac t ion  de  Zwei  Br ie fe  an  e inen deutschen Ph i loso-

phen (6 ) .  A  la  su i te  de  ces  deux  le t t resr .on  no te  encore  que lques  p-ub l i ca t ions

sur  les  p rob lèmes de  l ran t isémi t i sme e t  du  rac isme,  te l les  que _Of fener  Br ie f

.o d"., 
""tt.rrF.b", 

.io.t Morr"a"r"h.ifa fii. "ktlatt"ll" Ert"t.ttiJfl-Jil-

senantagonismus (8) ,  tout.es deux de 1925. Mais on eonstate que désormais la

ré f lex ion  de  Wassermann s texerce  sur  des  prob lèmes p lus  généraux .  L tan t isémi -

t isme et le racisme ne lui  apparaissent plus que coûme des aspecLs part icu-

l iers du mal dans son ensemble et i l  pense qutune solut ion à ces probi l -èmes

( l )  D ie  Neue Rundschau 1904,  I I ,  p 9 4 O  s q .

( 2 )  L e b e n s d i e n s t , . p .  5 0 2  É q .  e t  1 7 3  s q .

( 3 )

(4)

T b i d . ,  p .  1 4 9  s q .

D i e  N e u e  R u n d s c h a u  l 9 l 5  B d .  I ,  p . 2 4 O  s q .  C e t  a r t i c l e  s e r v i t  e n s u i t e  d ' i n -
.

(5) Die Neue Rundschau 1922 Bd. I I ,  p.  8O5 sq

(6 ) Lebensd iens t , p .  1 6 O  s q .

( 7 )  ï b i d . ,  p .

( 8 )  f b i d . r  p .

155  sq .

I  78  sq .
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pourra être trouvée par le biais dtune amél iorat ion morale des honrmes en géné-

ral .  A part i r  de 1922-23, i l  par lera donc moins de lrant isénit isme que de lr im-

per fec t ion  mora le  qu i  carac tér ise  I thumani té ,  i l  s ra t tachera  moins  à  appor te r

des  réponses  à  des  ques t ions  préc isesrco  e  ce l le  de  l ran t isémi t i smerqutà  régé-

nérer l tho"t  e.  11 a conscience que seule une solut ion dtordre gân-era],  peut fai-

re  d ispara î t . re  les  p rob lèmes par t i cu l ie rs .  C fes t  pourquo i .  les  deux  grands  d is -

cours qui marquent cette période se présenËent corme des Ërai tés de morale èt

ne  s tadressent  p lus  au  seu l  pub l i c  a l lemand.  Le  prern ie r ,  Rede i iber  Humani tâ t  ( l )

a été prononcé pour la première fois à Stockholm en décembre 1922 et pour la

dernière fois à New-York en févr ier 1927. Le second, Rede an die Jugend ûber

das  Leben im Geis te  (2 )  ,  a  é té  p rononcé à  p lus ieurs  repr ises  au  cours  de  1  rannée

- l  932 aux  un ivers i tés  de  Berne,  Zur ich ,  Bâ le  e t  V ienne.

La product ion romanesque subiÈ el l -e aussi  l -e contrecoup de cette

évo lu t ion  de  la  per rsée.  A lo rs  que jusqu 'en  1922 ] -es  d i f fé ren ts  aspec ts  de  la

quest ion juive étaient assez fréguemmenÈ évoqués dans les romans (3),  ces mo-

t i fs se font plus rares, tout en réapparaissant néanmoins dans Der Fal1 Mauri-

z ius en 1928, avec 1técr ivain Melchior Ghisels et le personnage de Waremne-

Warschauer,  ainsi  que dans Etzel AndergasÈ en 1930, avec la f igure de Max Mewer.

On noÈera que 1'énumérat ion des t i t res que nous venons de faire ne

cont ienE pas  ce lu i  du  dern ie r  écr i t  au tob iograph ique,  Se lbs tbe t rach tungen de

1933.  Cres t  que ce  l i v re  occupe una p lace  à  par t .  11  représente  le  dern ie r  no t

de  l rau teur  sur  les  p rob lèmes de  l tan t isémi t i sme,  i l  t i re  les  conc lus ions  de

Èoute une exist .ence, conclusions pessimistes qui équivalent prat iquement,  coume

nous le  ver rons ,  à  un  consLat  d réchec .

( l ) ï b i d . ,  p .  3 8 3  s q .

( 2 )  S .  I i s c h e r  V e r l a g r 1 9 3 2 .

(3) Pr incipalemenÈ dans
Gânsemânnchen l9l5

Die Juden von Zirndorf
et Christ ian Wahnschaffe

Der  Mo loch I  9O2,  DastB97 ,
19 r9 .



- 656 -

La tentat ive de conci l ia t ion des conrmunautés

Jusquren 1923 donc, le t .empér:ment de l rAl lemand de naissance jui-

ye et celui  de I  tAl lemand de souche européenne sonÈ ressent is corTrme deux tem-

péraments  spéc i f iques  malgré  leurs  s imi l i tudes .  11  s tag i t  donc  drabord  pour

1 'au teur  de  démont rer  ce t te  spêc i f i c i té .

C e r t e s ,  s o u s  I ' e f f e t  d e  l a  d i a s p o r a ,  l e  p e u p l e  j u i f  a  d i s p a r u ,  i l  "
même, selon l^ lassermann, disparu de manière déf in i t ive, mais I  rhomne jui f  ,  lu i ,

subsisÈe ;  un univers host i le 1ui a donné sa forme part icul ière :

r r l , r h e n r m g  j u i f  ( . . . ) e x i s t e  g r â c e  a u  c h r i s t i a n i s n e ,  l r â c e  à  l r E g l i s e ,

g r â c e  a u x  t é n è b r e s  d e  I ' O c c i d e n t "  ( l ) .

L témanc ipa t ion  a  é té  à  la  fo is  t rop  ta rd ive  e t  t rop  inpar fa i te .

Arr ivée trop tard, el le ne pouvait  prétendre effacer totalement un passé que

les Jul- fs avaient conservé pendant des siècles eÈ appris à perpétuer au mi l ieu

de leurs  hô tes  é t rangers .  Réa l isée  de  man ière  impar fa i te ,  e l le  a  eu  des  consé-

quences  opposées à  ce l les  qu ton  é ta i t  en  dro i t  d ra t tendre  ;  ou  b ien  e l le  n ta

cont r ibué qu tà  accuser  la  spéc i f i c i té  ju ive ,  ou  b ien  e l le  a  c réé  un  nouveau

type humain  tou t  auss i  spéc i f ique  que ce lu i  donË e l le  a  amené la  d ispar i t ion .

En effet  1témancipat ion a êté la plupart  du temps confondue avec une assimi-

la t ion  rad ica le  qu i  tenda i t  à  fa i re  d ispara î t re  le  Ju i f  dans  1 'un ivers  é t ran-

ger .  Les  Ju i fs  on t  pu  accepter  ou  re fuser  ce t te  d ispar i t ion .  Ceux qu i  l ron t

re fusée nron t  eu  d tau t res  recours  que de  se  rep l ie r  sur  leur  passé,  sur  leurs
' t . rad i t ions ,  

sur  leur  re l ig ion .  La  fausse émanc ipa t ion  les  a  cont ra in ts  à  por -

ter leurs regards en arr ière et,  selon l , t rassermann, el le a fai t  dteux des ina-

daptés  au  présent .  Draut res  on t  accepté  leur  êvanou issement  dans  Ia  réa l i té

é t rangère .  I l s  se  sont  dépou i l lés  de  touÈe spéc i f i c i té  ju ive ,  i l s  on t  payé

leur assimi lat ion du pr ix élevé du reniement :

" C e  s o n t  l e s  t r a î t r e s  à  l ' e s p r i Ë r  l e s  t r a î t r e s  à  l r i d é e  ;  l e u r  â m e

n 'a  pas  é té  pur i f iée  rna is  sou i l lée  par  la  souf f rance de  leurs  ancêt res"  (2 ) .

Ce choix du renieroent a développé en eux des trai ts de caractère nouveaux qui

sont.  ceux du "Jui f  européen ou cosmopol i te".

( l )  Das  Los  der  Juden,

( 2 )  Tb id . ,  p .  94s .

i e v u e  c i Ë é e ,  p .  9 4 5 .
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D r a u t r e s  e n f i n ,  e t  c r e s t  l e  c a s  l e  p l u s  f r é q u e n t ,  n r o n t  c h o i s i  n i

la f idél iEé absolue au passé ni  l rassimi lat ion totale. Ces f i6nrmes ont voulu

jouer le jeu d'une émancipat ion équitable qui leur permettrai t  de sauvegarder

une cerÈaine spécif ic i té juive, tout en devenant des ci toyens al lemands. I ls

ont voulu rester,  dans un univers germanique devenu le cadre de leur existence

et  reconnu cornme te l ,  des  témoins  de  l rOr ien t .  Ce fa isan t ,  i l s  on t  cho is i  la

vo ie  de  la  souf f rance.  I l s  son t  carac tér isés  par  la  d isharmon ie  e t  par  l t insa-

t i s f a c t i o n  :

"P Ius  que drau t res ,  le  Ju i f  sou f f re  de  lu i - - rnône.  En lu i  s ramassent

les  cont rad ic t ions  ;  dans  tes  rég ions  in fo rmes qu i  s té tendenÈ"  en t re  l fOr ienÈ

.€ t .1  rOcc ident ,  i l  es t  un  ê t re  in fo rme.  A  la  l i ro i te  de  deux  mondes,  chassé de

1 'un  e t  impu issant  à  parven i r  dans  l rau t re ,  i l  cherche son chen in4( l ) .

Ainsi ,  I^Iassermann est ime que les Jui fs al lemands ont été profondé-

menË marqués par  I 'h is to i re  qu i  leur  a  inposê tou tes  les  expér iences  gu tun

ho" rme peut  réa l i ser ;  e l le  a  por té  en  eux  tous  les  sent imenËs à  leur  paroxysme,

e1 le  a  accusé les  t ra iËs  de  leur  carac tère .  Cres t  pourquo i  ces  honrmes peuvent

se  mouvo i r  en t re  les  deux  pô les  e i t rê rnes  de  l renEhous iasme e t  du  n ih i l i sme,

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

aff i rure à la f in du prologue de son premier roman (2) que tous les extrêmes

stun issent  dans  leur  tempérament  sans  mesure .  Ma is  de  ces  ex is tences  i l  veuÈ

sur tou t  re ten i r  1 ré léuren t  de  souf f rancere t  le  sent iment  qu i  dorn ine  chez  lu i

es t  ce lu i  de  1a  con- iséra t ion .  Rappe lan t  le  su ic ide  de  1récr iva in  Ot to  Wein in -

g e r  ( 3 ) ,  i l  é c r i t  :

"Cela montre dans quel pi toyable nihi l isne le Jui f  se trouve préci-

p i té ,  que l  désespo i r  in f in i  s rempare  de  lu i . . . ,  quand i I  sombre  dans  1 'ab îme

de son propre  rno i "  (4 ) .

Para l lè lement ,  l rau teur  cherche

menÈ a l lemand.  L ressa i  Das  deutsche Wesen

à préciser les contours' ,du teropéra-

(5) se présente conme une profession

( l )

( 2 )

Î b i d . ,  p 947 .

Cf .  Juden von Z i rndor f ,  p .  lO7 sq .

(3) Ltécr ivain Otto I ' le ininger roi t  f in à ses jours e n  1 9 0 3 ,  à ' I ' â g e  d e  2 3  a n s .

(4 )  Das  Los  der  Juden,  revue c i tée '  p .  947.

Nous c i tons  les  ex t ra i ts
1 9 1 5 ,  v o l .  I ,  p . 2 4 O  s q .

(s) de ce t  essa i  d raprès  le texÈe de la Neue Rundschau



-r  658 -

de foi  al lemande et co'"me une intéressante étude de l thistoire et du caractère

germaniques.

Wassermann note Ia longue absence de front ières pol i t iques nettement

déf in ies ,  le  morce l lement  excess i f  de  I tA l lemagne dont  la  pensée e t  les  asp i ra -

E ions  ne  cessent  d rosc i l le r  en t , re  le  par t i cu la r isme e t  Ia  g rande idée un i ta i re .

11  sou l igne que,  dans  1répoque présente  d 'un i té -po l i t ique  les  d iv is ions  ne

sont Pas totaleuent surmontées et que le pays se déf ini t  toujours par la nult i -

p l i c i té  des  apparences ,  des  goûts ,  des  t rad iÈ ions ,  des  d ia lecÈes.  Cet te  mâme

mul t ip l i c i té  carac tér ise  éga lement  son évo lu t ion  h is to r ique e t  cu l tu re l le ,  fa i -

te  d tune perpétue l le  a l te rnance drépoques de  g lo i re  e t  d thumi ' l ia t ion ,  de  pér io -

des  de  fe r t i l i té  e t  de  sécheresse.  I l  es t  év ident  que le  tempérament .a l lemand

sren t rouve marqué.  L rA l lemand connaî t  la  ten ta t ion  de  la  d ispers ion  e t  ce l le

de l run i té  qu i  le  fon t  tan tô t  se  ré fug ie r  dans  un  prov inc ia l i sme é t r iqué,  tan-

tô t  s 'abandonner  à  un  na t iona l i sme écheve lé .  11  connaî t  la  ten ta t ion  de  1 fé t ran-

ger et cel le dtun repl iemenÈ jaloux sur lui-rêne qui peuvent faire de lui  aussi

b ien  un  cosmopo l i te  ts lé ran t  qu 'un  papgerman is te  in t rans igeant .  I1  peut  ê t re

un jour  l resc lave  soumis  e t  p roc lamer  le  lendemain  que son peup le  es t  " le  peu-

p1e maî t re" ,  capab le  de  dominer  Ie  monde.  11  peut  ê t re  un  "ph i l i s t in "  auss i

b i e n  q u t u n  " h é r o s "  ( l ) ,  b r e f ,  i l  e s t  l t h o r ' m e  d e s  e x t r â m e s  z

"Personne ne peut être plus mesquin que I  rAl lemand quand i l  est pr i -

sonn ier  de  la  rour ine  quot id ienne,  personne ne  peut  ê t re  p lus  ob tus ,  p lus  com-

mun, plus inconsist .anÈ ;  mais en revanche personne ne peut être plus grand

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

L rA l lemand,  c tes t  1 tê t re  changeant ,  imprév is ib le ,  capab le  du  mei l -

l sua  sernme du p i re  ;  c res t  pourquo i  les  por t ra i ts  rassemblés  dans  Deutsche

Charaktere und Begebenheiten ne nous présentent pas que des héros, que des

exemples  d thumani té ,  ma is  éga lement  des  t imorés ,  des  mécréants ,  des  gueux ;
c res t  pourquo i  la  t rah ison y  cô to ie  la  nob lesse.

On voit  à quoi tend cette démonstrat ion. LtAl lemand et le Jui f  sont

tous  deux  les  p rodu i ts  d rune h is to i re  o r ig ina le .  Leur  tempérament  es t  ne t tement

a f f i rné ,  ma is  la  s i rnp le  jux iapos i t ion  de  leur  des t inée e t  des  grands  t ra i ts  de

leur caractère invi te à la cornparaison et suggère des simi l i tudes.

( l )  D:s deutsche l lesen, revue c i tée ,  p .  244-45.
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Dtun cô t .é  e t  de  l fau t re ,  on  cons ta te  le  mâme morce l lement .  I c i  e t

1à ,  c res t  le  Eanque drun  cent re  capab le  d ra t t , i re r  les  é lé rnents  épars ,  ce  sonÈ

les  mâmes fo rces  cent . r i fuges .qu i  tendent  à  la  d ispers ion .  Ce sont  les  mêmes

heurÈs consÈants avec 1téËranger,  déterrainés pour les uns par la si tuaÈion

géograph ique au  cent re  i le  I tEurope e t  l rabsence de  so l ides  f ron t iè res  na ture l -

les ,  pour  les  au t . res  par  la  d iaspora .  Pour  les  uns  e t  pour  les  au t . res ,  c res t

la même confrontat ion avec une pensée étrangère ;  l r i rnplantat ion du chr ist ia-

nisme dans leur pays a i rnposé aux Al lemands une expérience semblable à cel le

que v iven t  les  Ju i fs  p lacés  au  se in  d 'une cu l t ,u re  nouve l le .  Par  laRéforme,

les  A l lemands on t  p rouvé qu t i l  esÈ poss ib le  à  l thornme de s tass imi le r  une pen-

sée rel igieuse étrangère tout en sauvegardant une part ie importante de soi-

nême;  c res t  le  gage que les  Ju i fs  pour ronÈ réa l i ser  la  syn thèse en t , re  leur

t rad i t ion  e t  la  cu lÈure  a l lemande.  Enf in ,  se lon  l rau teur ,  c res t ,  dans  les  deux

"mp" ,  
la  même Èenta t ion  de  l fexc lus iv isme e t  la  doc t r ine  de  1 té lec t ion  :

" I1  es t  év ident  qu t i l  ex is te  une s imi l i tude  des  des t ins  e t  des  carac-

t è r e s . . .  D e  p a r t  e t  d r a u t y e r ( o n  t r o u v e )  l a  d o m i n a t i o n  é È r a n g è r e  e E  1 ' e s p o i r

mess ian ique d tune v icÈo i re  sur  tous  les  ennemis ,  la  méconna issance des  au t res ,

l a  m a l v e i l l a n c e  e t  l a  j a l o u s i e . . .  D e  p a r t  e t  d t a u t r e ,  e n f i n ,  c ' e s t  l e  d o g m e

d e  1 r é l e c t , i o n "  ( l ) .

Ainsi  apparaît  la parenÈé de ces deux groupes hurnains. Al lemands

et Jui fs sont des frères ennemis qui srentredéchiref l t .  Leur heurt .  esÈ celui

de deux comunautés qui se ressemblent trop. I ' lassermann considère que ce heurt

é ta i t  h is to r iquement  inév i tab le ,  ma is  i l  pense que 1 'époque moderne devra i t ,

suppr imer  les  dern iè res  causes  de  f r i c t ion  e t  d roppos i t ion .  I1  cons ta te  que

lr inrmense najor i té des Jui fs ne met plus en doute son appartenance à la co'r 'mu-

nauté al lemander guê les succès du sionisme restent,  rnodestes. Cela devraiL

rendre  désormais  poss ib le  une en ten te  enEre  les  communautés .  Or  ce  nres t  pas

ce qu i  se  produ i t .  A  ce  sent iment  d rappar tenance qu i  es t  ce lu i  des  Ju i fs  ne

cor respond pas ,  chez  les  A l leurands ,  une vér i tab le  vo lon té  d taccue i l .  L rau teur

cons ta te  que,  face  à  l r indén iab le  bonne vo lon té  des  Ju i fs ,  I tA l lemagne a  Èen-

dance à  se  ra id i r  e t  à  se  fe rmer ,  que l ran t isémi t i sme res te  une réa l i té .

Dans ses écr i ts,  I . lassermann fai t  l - r inventaire minut ieux des mani-

fes ta t ions  de  .1  ran t isén i t i sme.  11  s te f fo rce  dren  démonÈrer  le  mécan isme e t

d ten  comprendre  les  causes .

( l )  M e i n  t l e g ,  p .  l 2 O .
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11 no te  d rabord  que la  ha ine  an t i ju ive  appar t ien t  à  tou tes  les

époques. On en reÈrouve les traces dans lrhistoire de tous les peuples occi-

dentaux. Le moyen âge des naEions chrét iennes esÈ une époque de barbarie et

drextrême cruauté à 1régard des coununaut,és juives qui connurent alors le

ghet to  misérab le  e t  les  persécuÈions  sang lan tes .  La  ha ine  qu i  s texerça iË  cont re

e l les  é ta i t  avant  tou t  d tessence re l ig ieuse.  La  re l ig ion  conquérante  des  chré-

E iens  ava i t  je té  I tanathème sur  les  Ju i fs  e t  le  re fus  ca tégor ique qure l le  leur

opposa i t  ne  fa isa i t  que fo r t i f ie r  en  eux  le  sent iment  d fune d i f fé rence dé f in i -

t i ve ,  i l  a l imenta i t  leur  c royance en  1 té lec t ion .  A ins i ,  les  deux  re l ig ions  évo-

lua ien t  vers  des  concepEions  tou jours  p lus  in t rans igeantes .  A  l toppos i t ion  re -

l ig ieuse s 'a jou ta i t  l roppos i t ion  économique ;  le  rn i l ieu  chré t , ien  condamnai t

les  Ju i fs  à  l rexerc ice  de  pro fess ions  dé terminêesr  par  exemple  à  la  p ra t ique

du pe t i t  co  e rce  e t  au  rô le  de  prê teurs  d rargent .  Les  Ju i fs  en  é ta ien t  ré -

du i ts ,  s t i l s  vou la ien t  subs is te r ,  à  u t i l i se r  ces  seu les  annes gu i  leur  é ta ien t

au tor isées  e t  le  mi l ieu  chré t ien  ne  leur  pardonna i t  pas  de  jouer  dans  la  v ie

économique un ' rô le  auque l  i1  les  ava i t  pour tan t  con t ra in ts .

Te l le  é ta i t  la  ha ine  an t i ju ive  des  s ièc les  passés  que 1rère  des

lumières et de la raison vint  quelque peu teropérer.  El le avait  son caractère

propre ,  ses  causes  sonÈ conr rues .  Tout  le  d rame es t  que ce t te  ha ine  subs is te

encore  en  ce  premier  t ie rs  du  2oème s ièc le ,  ma lgré  les  p rogrès  de  Ia  consc ience

humaine,  la  perÈe dr in f luence des  re l ig ions ,  l fo rgan isa t ion  p lus  ra t ionne l le

et l répanouissement de la vie économique. Tout,  le drarne est que cett ,e haine

ne fasse  que s taggraver ,  a lo rs  que ses  causes  semblen t  avo i r  toÈa lement  d isparu .

Car cette haine subsiste eÈ sraggravei et  Wassermann en dénonce

1 'ex is tence dans  de  nombreux  domaines  de  la  v ie  pub l ique,  dans  l run ivers i té ,

dans  I ta rmée,  dans  le  monde de ' la  po l i t ique .  Cer t .es ,  dans  ce tÈe A l lemagne

moderne, les formes les plus apparentes et 1es plus cr iantes de la haine anÈi-

ju ive  on t  d isparu ,  les  ac tes  de  v io lence sont  devenus des  fa i ts  re la t i vement

rares ' ,  encore  qu t i l s  n ra ien t ,  jamais  to ta lement  cessé.  Ma is  des  fo rmes sourno i -

ses  drhos t i l i té  subs is ten t ._A lors  que les  A l le rnands e t  les  Ju i fs  se  déEournent

de plus en plus de la rel ig ion, on met encore en avant une opposit ion rel igieu-

se que personne, en déf ini t ive, ne considère plus co'r-e importante. Alors que,

dans leur imnense major i té,  les Jui fs appart iennent à la èlasse moyenàe, on se

plaît  encore à mettre l raccent sur leur prêtendue r ichesse et leur préËendue

prépondérance économique. On leur reproche de ne pas vouloir  reconnaître les
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ver tus  des  lo is  d rémanc ipaÈion ,  tou t  en  sachant  que l rapp l i ca t ion  pra t ique qu i

es t  fa i te  de  ces  lo is  ne  cor respond pas  à  ce  qur i l -s  pour ra ien t  en  a tÈendre .

On les b1ârne de const i tuer un corps ét.ranger,  alors quton ne leur donne pas

1a poss ib i l i té  de  par t i c iper  pLe inement  e t  sans  ar r iè re-pensée à  1a  v ie  in te l -
i

l ec tue l le ,  soô ia le  e r  po l i t i -que de  La  r ia t ion .  E i r f in  e t  sur tou t ,  on  ne  por te

sur la communauté juive que des jugements globaux, on ne veut la juger que suT

ses  membres  les  p lus  v i l s  e t  on  se  re fuse  à  cons idérer  ses  membres  les  p lus  no-

bles autrement gue coume des except ions qui ne démontrenÈ r ien et qui  ne font

que conf i rmer  une règ le  généra le .  CfesË le  règne du  jugement  "borné ,  ca tégor i -

q u e "  ( l )  e t  d é f i n i t i f r  l e  r è g n e  d e  l r i n t o l é r a n c e ,  l a  p e r s i s t a n c e  d a n s  l e  p r é -

senE des  a t t i tudes  menta les  du  passé I  c resÈ ce  que cons ta te  l , lassermann dans

Mein !Jeg, à la f in des conversat ions avec un ami exi lé comme lui  à Zurich et

qut i l  ne parvienÈ pas à convaincre de sa bonne foi .  Imbus de leur perfecÈion

et de leur supérior i té,  les Al lemands se croient autor isés à prononcer un vér i-

tab le  " jugement  dern ie r "  ( l ) .

Te ls .sont  les  ves t iges  d ' , r r ,  {o r rg  passé drobscurant isme,  encore  tan-

g ib les  dans  l tA l lemagne contempora ine .  Ma is  Wassermann ass is te  éga lement  avec

ind ignat ion  à  la  t rans format ion  de  ce t te  hos t i l i té  sécu la i re r  guê l ron  pour ra i t

à  la  r igueur  espérer  va incre ,  en  une fo rme nouve l le  de  ha ine  qu i ,  e l le ,  se  veut

p lus  t t ré f léch ie t r ,  p lus  t tsc ien t i f ique t t  e t  m ieux  t tadap tée  aux  temps modernes t t :

l ranÈisémi t i sme dr insp i ra t ion  rac is te .  Au moment  où  la  ha ine  anÈi ju ive  se  t rou-

ve à corrr t  drarguments, el le invente un nouveau mensonge dont l fauteur pressent

qur i l -  sera  le  p lus  d i f f i c i le  à  va incre  parce  qu t i l  représente  une imposture  p lus

grande que tou tes  les  au t res .

Recherchant  les  causes  de  cbc t 'an t isémi t i sne  tou jours  la ten t ,  i l

s re f fo rce  de  fa i re  p reuved- rob jec t iv i tÉ . I1  es t  des  cas  où  i l  n fhés i te  pas  à  re -

connaître aux Jui fs eux-mêmes une certaine forme de responsabi l i té.  Crest ainsi

qu t i l  exp l ique la  v i ru lence de  I tan t isémi t i s rqe  ressent i  pendanÈ son serv ice

mil i ta ire à [ùurzbourgJ par la présence en Basse-Franconie dfune cournunauté jui-

ve "peu réjouissante'r  ;  le comportement de ces Jui fs "encore à moit ié pr ison-

n i e r  d u  g h e t t " ( . . ) q u i  s r a d o n n a i e n t  à  1 ' u s u r e r ( . . ) d e  c e s  b o u t i q u i e r s ,  d e  c e s

( l )  f b i d . ,  p .  9 6 .
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f r ip ie rs ,  de  ces  maqu ignons e t  de  ces  co lporÈeurs"  ( l )  n té ta i t  guère  f .a î t \

éc r i t - i l r ' pour  ap lan i r  les  v ie i l les  oppos l t io i rs .

Ma is ,  abs t rac t ion  fa i te lde  que lques  cas  iso lés .  la  responsab i l i té

incombe à l rAl lemagne qui srest avérée incapable de réal iser une authent ique

émancipaÈion :

"On a  inscr i t  en  le t t res  fan faronnes 1rémanc ipa t ion  au  c réd i t  des

A1 lemands. . .  I l s  se  c roya ienE généreux  parce  qu t i l s  ass igna ien t  aux  Ju i fs  des

p laces  dans  1e  paysr  sans  leur  concéder  1a  possess ion  in té r ieure  de  la  pa t r ie " (2 )

Dans Ia  p lupar t  des  cas  Ie  ghet to  matér ie l  a  ê tê  abo l i ,  ma is  les

Ju i fs  on t  é té  re je tés  sur  eux-mêmes,  dans  un  ghet to  psycho log ique e t  sp i r i tue l .

On les  cont ra in t  à  resÈer ,  dans  le  cadre  de  la  na t ion ,  ce  corps  é t ranger  qu ton

leur  reproche de  cons t i tuer .

La  responsab i l i té  incombe à  une AI lemagne qu i  to1ère  la  montée

dr idéo log ies  rac is tes  dont  l labsurd i té  sauÈe aux  yeux  de  cbacun.  Qu i  peut  au-

jourd 'hu i  va lab lemenÈ pré tendre  d is t inguer  les  races  l tune de  l rau t re ,  où  sont

Tdonc ces "Al lemands de race pure" ? Existe-t- i l  entre eux-mêmes et les Jui fs

drau t res  d is t inc t ions  que des  d is t inc t ions  ar t i f i c ie l les  ?  :  "A  y  regarder  de

p l u s p 4 è ç ,  l a  h a i n e  r a c i s t e  n r e s t  q u e  l a  h a i n e  q u e  s u s c i t e n t  l t h a b i t  e t  I e

compor r tement " ,  e l le  n tes t  qurun  " fan tôme"  a l imenté  par  la  "bê t ise  pub l - ique"  (3 ) .

En réa l i té ,  p roc lame Wassermann,  tou tes  les  ra isons  invoquées de

dro i te  e t  de  gauche pour  jus t i f ie r  l ran t isérn i t i sme,  ne  rés is ten t  pas  à  une ana-

lyse  sér ieuse dés  fa i ts .  11  nrex isÈe n i  race  ju ive ,  n i  pu issance f inanc iè re

ju ive ,  n i  vo lon té  de  domiaat ion  ju ive ,  n i  Èrah ison ju ive .  I1  n 'y  a ,  dans  ceLte

Al lemagne des années 2O, que le mensonge dtun peuple qui refuse de se l ibérer

des  pré jugés  du  passé,  gu i ,  après  Ies  années de  la  guer re  e t  la  dé fa i te  mi l i -

ta i re r ,  ne  veut  pas  rechercher  les  vér i tab les  caeses  de  ses  malheurs .  L rA l lena-

gne es t  p r isonn ière 'd rune funes te  i l l us ion ,  savarnment  en t re tenue.  Une popu la t ion

déchirée et meurtr ' ie par 1-a guerre, en proie à dr insurmontables di f f  icul tés

é c o n o m i q u e s  e t  p o l i t i q u e s ,  c h o i s i t  l a  v o i e  d e  l a  f a c i l i t é .  E 1 l e  r e j e t t e  s u r  l e s

Ju i fs  1a  responsab i l i té  d run  présent  de  misère  qu i  abo l i t  en  e l le  touÈ pouvo i r

( l )  I b i d . ,  p .  3 9 .

(2) Das Los der Juden,

( 3 )  Tb id . ,  p .  946 .

i e v u e  c i t é e ,  p .  9 4 1 .
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de jugemenÈ et de discernement et qui  en fai t  la vict inae faci le drune propa-

gande démente. On assiste à la rêsurgence drun phénomène bien conrul ,  le Jui f

redevient,  courne âux plus sombres heures du moyen âge, le bouc énissaire :
I 'Le système du souffre-douleur ët du bouc émissaire est arr ivé à

son plein épanouissemenÈ et quand on est téuoin des moyens dont.  se sert  la

propagande po l i t ique ,  i l  fau t  d rabord  se  persuader  qu ton  v i t  rée l lemenË au

2 O è m e  s i è c l e "  ( l ) .

Te l les  sont  1es  amères  cons ta ta t ions  que fa iÈ  l , ta ;sennann dans  les

années 20  e t  qu i ,  dans  Méin  Weg,  l ramènent  -à  1a  conc lus ion  gug r ien  ne  peut

va incre  ceÈte  ha ine  "spéc i f iquement  a l lemande"  ;  , r i  les  ges tes  répétés  de  bonne

vo lon té ,  n i  I tamour ,  n i  l tappe l  à  Ia  consc ience d tun  peup le  ne  sont  des  Doyens

de lu t te  e f f i cace  :
' ' I 1 e s t v a i n d e n e u t r a 1 i s e r 1 e p o i s o n , i 1 s é 1 a b o r e n t d ' u p o i s o n

f ra le (z ) .  i

A u  d e s s u s  d e  I a  m ê l ê e

Ainsi ,  1a tenÈative de conci l iaÈion des deux communautés débouche

sur  un  échec .  Une. . te l1e  conc i l ia t ion  semble  i r réa1 isab le  à  ce  s tade d tévo lu t i .on

de la  consc ience humaine .  L texpér ience de  1a  guer re  a  ê tê  déc is ive  ;  en  A l le -

magne,  le  conf l i t  m i l i ta i re  a  en t ra îné  une aggravat ion  de  l ran t iséro i t i sme qu i

connaî t ,  de  l9 l8  à  ]921,  une nouve l le  f lambée sauvage.  Ma is  ce  conf l i t  a  éga-

lement rêvê.Iê la maladie du mon_de, le mal moral dont souffre I 'huroanité dans

son ensemble et que I{assermann pressent dès le débuÈ des host i l i tés :
t 'Mon regard contemple un rnondé détrui t .  I i  sernble-que l thumanité se

so i t  perdue e l le -même eÈ qu 'e1 le  a iÈ  perdu D ieu"  (3 ) .

Ltant isémit isme al lemand lui  apparaît  de plus en plus couune un des

aspects  d tun  mal  p lus  généra l  e t  sa  ré f lex ion  se  mod i f ie  sens ib lement .  E l le

su i t  désormais  une vo ie  nouve l le ,  ouver te  dès  1923.

( l )  L ê b e n s d i e n s t ,  p .  1 7 8 .

(2 )  Me in  ! i leg ,  p .  122.

( 3 )  C i t .  J .  S p e y e r ,  o p .  c i t . ,  p . 145  .
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Cette année 1923 est marquée par la publ i 'cat ion des Derrt 'J,et tres à

un P,hi losoPhe alLêmand où, deux ans après la parut ion d9 Mein Weg, les prïses

de posit ion antér ieures se trouvent. , : t9Éalement remises en quest ion. t r1o;s:que

jusque 1à  Wassermann a  par lé  d rA l lemands ê t -de  Ju ï fs ,  se  cons idérant  lu i -même

comme largemenÈ tr ibutaire des ,*r"  
""rr"nruaé"lT"L 

refuse désormais à opé-

rer  en t re  les  hommes des  d isÈ inc t ions  qu i  lu i  sernb len t  a r t i f i c ie l les  eÈ i l

s tappara î t  à  lu i -nême conme la  v ic t ime d tune supers t î t îon .  Cet te  "cor id i t ion
ju ive" ,  dans  laque l le  on  a  vou lu  l ren fermer  de  tou te  fo rce  e t  dans  laque11e

i l  s t e s t  l u i - m ô m e  e n f e r m é  n t e s t  p l u s  p o u r  l u i  q u t u n e  c r é a t i o n  d e  I t e s p r i t .

D é s o r m a i s ,  i t  c r o i t  s e  s e n t i r  é 1 o i g n é  d u  j u d a î s m e  a u  t r i p l e  p i " . r . s p i 1 i t u e 1 ,

i n t e l l e c t u e l  E t : s o c i a l  ;  i l  c r o i t  s e n t i r  q u e  s ' i l  a  é c r i t  M e i n  W e g  a 1 s  D e u t -

sSh. lu "4  Ju{e  c tes t  p lus  pour  des  ra isons  de  couvenance que par  conv ic t ion

p r o f o n d e  q u ' i l  l r a  f a i t  :

"Peu à peu, je dus reconnaîÈre que j  tavais

e t  j e  v i s  q u e  c ê t t e  c o n d i t i o n  d e  J u i f ,  t e l l e  q u r o n  s e

m e n t ,  n ' é t a i t  p l u s  v a l a b l e  p o u r  m o i " ;  ( l ) .

Désormais, Wassermann ne veut pl :us dir iger

personne humaine, i l  ne veut plus penser en termes de

soc io log iques  :
I 'Tout ce bavardage à propos des "Jui fs ' r  et

dénué de  tou te  s ign i f i ca t ion( . . . ) ,  je  ne  conna is  que des

nre8t  pas  mon a f fa i re ,  je  ne  veux  en tendre  par le r  que

I1 veut travai l ler désormais dans un domaine beaucoup plus vaste,

oeuvrer  pour  ce  qu t i l  appe l le  une "humanisa t ion  de  Lrhumani té"  (3 ) ,  pour  une

améliorat ion morale de lrhormte qui fera disparaître l -es dissonances et amènera

ltAl lemand à ne voir-  dans le Jui f  que la personne humaine et 1e Jui f  à consi-

dérer  l rA l lemand comme un f rè re  en  humani té .  A  par t i r  de  1923,  les  réa l i tés

al lemandes ne représentent plus qurune facette du mal inhérent au monde, de ce

mal  qur i l  fau t  dénoncer  e t  va incre .

( l )  L e b e n s d i e n s t , p .  169  .

( 2 )  r b i d . ,  p .  l 7 l .

commis une grande erreur.

la  représenta i t  généra1e-

ses regards que vers la

ca tégor ies  rac ia les  ou

d e s  t t A l l e m a n d s t t  
e s t

hommes( .  .  . )  La  ca tégor ie

dI  ind iv idus"  (2 )  .

(3) "Vermenschl ichung der Menschheitr ' , Leb'ensdiens t p .  179 .
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CetÈe malad ie  du  monde,  Wassermann ne cesse de  l tana lyser  dans

son oeuvre romanesque et dans les discours qut i l  prononce à part i r  de 1922-23,

date à laquel le i l  se sent déf, in i t ivemenÈ invesËi d 'une mission morale et adop-

te  ce  ton  de  préd ica teur  e t  de  d i rec teur  de  consc ience qu i  carac tér ise  les

l i v res  de  ses  dern iè res  années.  I1  ne  ' cesse a lo rs  de  proc lamer  avec  une fe r -

veur  quas i  re l ig ieuse 1a  nécess iÈé d tune t rans format ion  rad ica le  de  l rhumani -

tê  ( l ) .  Cet  idéa l  ne  pouva i t  rés is te r  aux  assauts  d 'une époque a  taqu l t te  i t

sembla i t  inadapté .

Le  désespo i r  f ina l

Dès 1933,  a lo rs  que,  au  mi l ieu  d 'un  monde qu i  semble  p longé dans

la  to rpeur ,  le  naz isme sr ins ta l le  en  A l lemagne,  I , Iassermann reconnaî t  L t inu t i -

l i té de son combat.  Jetant un regard en arr ière sur son oeuvre, i l  avoue avec

amertuife :
' rDu po inÈ de vue de  l - ta r t ,  ma seu le  sa t is fac t ion  es t  d 'avo i r  enr i -

ch i  de  que lques  ra res  f igures  la  g rande ga le r ie  des  f igures  humaines . . . ,  d 'un

po inÈ de vue mora l ,  le  résu l ta t  (de  rnes  e f fo r ts )  es t  désespérant .  Non pas  gue.

ça  e t  1à  i l  n ty  a i t  pas  que lques  personnes qu i  a ien t  é té  touchées,  qu i  éprou-

venÉ du repent i r  e t  so ien t  capab les  de  se  t rans fonner  ;  ma is  r ien  n tes t  cha4gé

au cours  du  monde,  à  la  ha ine ,  au  mensonge,  au  malen tendu,  à  l f i l l us ion ,  r ien

n r e s t  c h a n g é  à  f  i n j u s t i c e "  ( 2 ) .

Pour  un  au teur  qu i  n ra  jamais  .Èota lement  é1 iminé  de  ses  préoccupa-

t ions  la  vo lon té  de  eonva incre  e t  d rexercer  sur  ses  lec teurs  une in f luence

c i v i l i s a t r i c e  ( 3 ) ,  c r e s t  u n e  t r a g i q u e  c o n s t a t a t i o n ,  1 r é c h e c . d t u n e  e x i s t e n c e ,

( l )  C e t  a s p e c t  d e  l ' o e u v r e  d e
.Maur iz ius  f  o r  ever ,  I  961

dff iFr i : 'z
t in i ,  Rùtten und ôoening .

Wassermann a été analysé par H e n r y  M i l l e r ,
a l lemand e t  la  C. r i seBoucheg Le Roman

Der  Fa l l  Maur iz iusr  Fos t face  de  F .  Mar -
;  Maurice
Mar t in i ,

(2) Selbs t-betrachtungLn, p .  I  05 ,

( 3 )  C f .  S e l b s t b e t r a c h t u n g e n r  p .  l 8  e t  7 2 ,  e t
buchf f ih tkuns t ,  1929,  p .

Pô l i t i k  und D ich tkuns t ,  in
ffi

Jahr-
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La pensée de Wassermann étai t  fai te de foi  en l rhorome et part icul ièrernent en

lrhonme européen. Or cette viei l le Europe ne lui  montre plus, dans les der-

n iè res  années,  qu tun  v isage d tobscurant isme eE se  ren ie  e l le -même.  Ma is  une

fo is  de  p lus  c fes t  l rA l lemagne qu i  lu i  cause la  p lus  g rande déeept ion  ;  sa

vo ix  n ty  es t  p lus  en tendue e t  1 'an t isé ; i t i sme y  dev ien t  p lus  v i ru len t  que ja -

mais .  Cet te  A l lemagne de  1933 impose de  nouveau un  sens  aux  mots  A l lenand '

e t  Ju i f  que l tauÈeur ,  dés i reux  de  ne  cons idérer  que la  personne humaine ,  ava i t

bann is  de  son vocabu la i re .  Les  Se lbsbet rach tungen a t tes ten t  que,  que lques  no is

avant sa mort,  l lassermann a considéré comme une voie sans issue le chemin qut i l

ava i t  cho is i  en  1923.  Les  dern iè res  pages de  ce  tes tamenÈ sp i i i tue l  cons t i tuent

une dou loureuse confess ion .  On y  vo i t  l fau teur  ramené à  son po in t  de  dépar t  e t ,

de  nouveau,  la  des t inée drA l lemand dror ig ine  ju ive  es t  ressent ie  cornme une

réal i té avec laquel le i l  convient de compter :
'  r r Q u t o n  l e  v e u i l l e  o u  n o n ,  l e  d e s t i n  a  f a i t  d e  n o i  u n  J u i f "  ( l ) .

A un rnoment donné, Wassermann a cru, cottme i l  en a fai t  lu i-mêne

l taveu,  pouvo i r  se  l ibérer  de  ces  l iens  ténus  qu i  le  ra t tacha ien t  au  juda is roe ,

v iv re  d tune ex is tence personne l le ,  s ré lever  au-dessus  des  cont ingences  h is to r i -

ques  e t  des  d is t inc t ions  soc io log iques ,  mont ran t  a ins i  l texemple  drune so lu t ion

hpmanis te  qu ' i l  tena i t  pour  poss ib le .  Ma is  dans  ce tÈe A l lemagne de  1933,  i l

do i t  cons ta te r  qu 'on  ne  peuÈ pas  fa i re  abs t rac t ion  de  ces  cont ingences  e t  de

ces  d is t inc t ionsr  gue,  dans  ce  pays  qu t i l  cons idéra i t  comme sa  pa t r ie ,

cbacun nrest pas forcément reconnu corrune un hornme parmi les hommes et que l t in-

jus t i ce  ne  va  que s tampl i f ian t .  Cres t  e l le  qu i  recrée  le  sent i rnent  d rappar te -

nance à la communauté juive :

"L t in jus t i ce  vous  enchaîne  à  ceux  qu i  la  sub issent t t  (2 ) .

Ainsi  les l iens avec la cormunauté dtor igine se troùvenÈ non seu-

lement restaurés r" j -"  
"n"ore 

affermis. De nouveau hlassermann se déclare sol i -

d .a i re  e t ,  ce  fa isanÈ,  i l  a  la  conv ic t ion  d tobé i r  non p lus  seu lement  à  t tun  appe l

ex tér ieur " ,  ma is  à  un  " impéra t i f  mora l r r  (2 ) ,  ressent i  au  t ré fonds  de  la  cons-

c i e n c e .

( l )  S e l b s t r a c h t u n g e n ,  p .  l O 2 .

( 2 )  I b i d . r  p .  l 0 7 .
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Dans un  ar t i c le  sur  les  écr iva ins  a l lemands d tor ig ine  ju ive  dans

le  p remier  È ie rs  du  2Oème s ièc le ,  le  c r i t ique  Marce l  Re ich-Ran ick i  ( l )  no te

que beaucoup de ces écr ivains. se sont,  tôt .  ou tard, coupés du judaîsrne ou

qut i l s  on t  p r is  p lus  ou  moins  leurs  d is tances  à  son égard .  ces  hommes,  a f f i rme-

t - i l '  son t  tous  ar r i vés  à  la  conc lus ion  que leur  a t t i tude  é ta i t  iuposs ib le

eÈ qurune te l le  coupure  nré ta i t  pas  réa l i sab le ,  parce  qure l le  ne  dépenda i t  pas

du seu l  bon vou lo i r  des  ind iv idus .  E t  M.  Re ich-Ran ick i  rappe l le  l rexemple  de

Kurt Tucholsky qui écr ivai t  peu de jours avant sa mort :

" E n  l g l l  j r a i  r e n i é  1 e  j u d a i s m e  e t  j e  s a i s  q u e  c e l a  e s t  a b s o l u m e n t

i n p o s s i b l e t t .

11  nous  semble  que le  dàs t in  personne l  de  h lassermann vér i f ie  ce t te

règ le  dont  M.  Re ich-Ran ick i  fa i t  une règ le  quas i  généra le .  On ne  peut  va lab le -

ment prétendre que lùassernann ai t ,  à un moment donné, ent ièrement renié le
juda isne,  ma is  fo rce  nous  es t  de  reconnaî t re  qu t i l  a  p r ié  c la i rement  ses  d is -

tances  à  son égard  en  I  923.  Son i t inéra i re  cor respond b ien  a lo rs  à  ce lu i  des

aut res  écr iva ins  a l lemands dror ig ine  ju ive  e t  {a  confess ion  f ina le  re jo in t

cel le de Tucholsky :

" I1  fu t  un  Èemps qu i  n res t

l t impress ion  de  pouvo i r  ne  1 ibérer  de

faire f i  et  mtélancer dans le royaume

i m p o s s i b l e "  ( 2 ) .

,Quand 
on  cons idère  son i t inéra i re ,  on  y  décè le  en  dÉf in i t i ve  t ro is

phases :  1e point de départ  est,  la conscience plus ou moins aiguË, mais Èou-

jours  a f f i rmée,  de  l rappar tenance à  Ia  communauté  ju ive  ;  pu is ,une nouve l le

phase de  ré f lex ion  se  dess ine  à  par t i r  de  l fannée 1923r  le  sent iment  d tappar -

tenance dev ien t  mo ins  a igu ,  c tes t  une pér iode de  re la t i f  é lo ignement  ;  en f in ,

dans  les  dern ie rs  mo is  de  l rex is tence de  l rau teur  on  ass is te  à  un  re tour  à  la

première att i tude

(l)  M. Reich-Ranicki ,  Juden in der deuÈschen Li teratur.  Zur Erôffnung einer
Austellung in Fran

( 2 )  S e l b s t b e t r a c h t u n g e n ,  p .  l 0 7 .

pas  encore  t rès  é lo igné où  j 'ava is

ces  l iens  én igmat iques .  Je  pensa is  en

q u e  j t a v a i s  m o i - m ê m e  c o n q u i s ,  c t é t a i t
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PORTRAITS JUIFS DANS LIOEUVRE RO},IANESQUE

Lorsque Wassermann analyse dans Mein Weg sa

d is t ingue deux  sour " " "  
" " " . r r t ie11es  

de  sa  c réa t ion ,

s o u r c e  j u i v e :
t tOnze ans après les

(ces deux t i t res) désignent les

c h e s "  ( l ) .

J u i f s  d e  Z i r n d o r f ,  j  ' a i

pôles entre lesquels se mouvaient mes recher-

En e f fe t ,  jusqu 'au  Bonhoume aux  Oies  de  1915,  tou te  sa  produc t ion

semble s torganiser autour de deux thèmes centraux :  le l ivre Les Jui fs de ZiÈn-

dorf  est df inspirat ion spécif iqueroent juive ;  de son propre aveu, Wassermann

a vou lu  u t i l i se r  les  mythes  eÈ les  Iégendes de  son peup le ,  mont re r  le  deven i r

et Ia si t .uat ion présent,e de la communauté juive (2) .Gaspard Hauser et Le Bon-

hornme aux Oies .au contraire sont des oeuvres typiquement allemandes et même

f rancon iennes e t  nurembergeo ises .  Leur  su je t  es t  é t ro i tement  1 ié  à  1a  v i l le

de  NuTrnberg ,  le  cadre  de  l fac t ion  res te  d run  bout  à  l rau t re  du  réc i t ,  la  Fran-

conie, ce qui est surt ,out sensible dans Le Bonhormre aux Oies où les toutes

premières  l ignes ,  gu i  son t  une descr ip t ion  de  la  p la ine  f rancon ienne,  se  re t rou-

venÈ presque mot  pour  mot  à  la  dern iè re  page.  A ins i  l rau teur  a  vou lu  insérer

son oeuvre dans un paysage précis.Gaspard Hauser fai t  largement appel au passé

a l lemand e t  meE en scène des  personnages h is to r iques  de  ce  passé.

I l  esÈ donc indéniable que la double appartenance aux comnunaut,és

al lemande et ju ive a inf luencé le choix des thèmes romanesques. I1 est égale-

ment intéressant de const,ater que les thèmes jui fs et les thèmes al lemands ne

se t .rouvent.  pas toujours trai tés séparément.  Beaucoup dtoeuvres présentent une

imbricat ion de ces moti fs.  Ainsi  le.  cadre matér iel  du roman aussi forÈement

rnarqué par  Ie  juda isme que les  Jù i fs  de  Z i rndor f  (3 )  es t  la  Francon ie  na ta le .

Ainsi  ,  un l ivre qui se veut aussi  typiquement al lemand que Le Bonhomue aux Oies

fai t  une place imporEante au problème jui f  avec le personnage.de Benda. Sans

nu l  doute ,  ce t te  inÈerpénét ra t ion  des  mot i fs  a  une va leur  syurbo l ique.  E l le

( l )  M e i n  l J e g ,  p .  7 5 ' 7 6 .

(2 )  Ct .  Me in  l Jeg ,  p .  72  sq .

(3 )  Z i rndor f  es t  une pe t i te  loca l i té  non

i 1

1a

product ion romanesque,

1a source al lemande et

é c r i t  G a s p a r d ' H a u s e r i

lo in de Nuremberg.
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montre que., '  s i  Wassermann puise siuul tanément à deux sources di f férentes..  ces

deux sources srunissent pour ne const i tuer qutun seul et  même f leuve. El le prou-

ve ,  dans  le  p remier  roman e i té ,  que,  s i  l rex is tence d tune co  unauté  ju ive  eor -

respond à une réa1ité histor ique et sociologique, I ' implantat ion de cette courmu-

nauté en terre al lemande est el le aussi  une donnée intangible. El le démontre,

dâns Ie second roman, que, pour ôtre vér i tablement courplète, toute descr ipt ion

de la  soc ié té  a l lemande do i t  ten i r  compte  de  la  p résence d 'une minor i té  ju ive .

Après  1915,  i l  es t  ra re  que le  monde so i t  vu  sous  un  ang le  auss i

spécif iquement jui f  ou franconien que dans les premières oeuvres. Le champ de

'v is ion  de  l rau teur  s té la rg i t  au-de là  des  l i rn i tes  de  I 'un ivers  p rov inc ia l  e t  de

la corrnunauté dtor igine. Cependant la terre natale fourni t  encore la toi le de

fond de très nombreux réci ts,  par exemple dans les Récits franconiens de 1925.

De mâue. les réf lexions sur le problène jui f  ne disparaissent janais complète-

ment.  Cette persistance des thènes permet de voir  cornnent les idées essent iel les

de lrauteur se sont exprimées.au cours des années dans son oeuvre romanesque.

I{asser.mann étant essent iel lement romancier: ,  crest-à-dire créaÈeur de f igures

humaines ,  ses  idées  s r incarnent  dans  des  personnages

Les personnages ju i fs  son t  lég ion .  I l s  cons t i tuent  à  eux  seu ls  Ia

presque total i té du roi l ieu humain dans le premier grand roman et ne sont pas

absents des derniers l ivres où i l  réapparaissent par exemple dans Etzel Ander-

gas t ,  en  1930.  Néanmoins ,  Ieur  p résence esE beaucoup p lus  f réquente  dans  les

ouvrages  pub l iés  jusquten  l9 t9  que dans  les  ouvrages  poàtér ieurs  à  ce t . te  da te .

A lo rs  que jusquten  l9 l9  beaucoup de  romans meÈtent  en  scène des  personnages

jui fs i rnportants,  comme Agathon Geyer dans Les Jui fs de Zirndorf  et  dans Renate

Fuchs, Elasser dans Le Moloch, Benda et Wurzelmann dans Le Bonhouune aux Oies,

Johanna Schôntag et Ruth Hoffmann dans Christ ian Wahnschaffe, i l  faut at tendre

la  pub l i caÈ ion  de  LrAf fa i re  } laur iz ius  en  1928 e t  d rEtze l  AndergasÈ en l93O pour

voir  réapparaître des personnages jui fs qui  aient une signi f icat ion plus que

narg ina le  eE ép isod ique.  Cet te  cons ta ta t ion  vér i f ie  ce  que nous  avon.s  d i t  de

1révo lu t ion  de  la  pensée de  l rau teur  dans  les  chap i t res  p récédents .  La  réparÈ i - r

t ion  inéga le  des  personnages ju i fs  dans  l toeuvre  cor respond aux  d i f fé ren tes

att iÈudes qui furent cel les de I ' lassermann à 1rêgard de la co unauté juive. La

conscience ini t ia le de lrappartenance à cette cormunautê, la relat . ive distance

observée à son égard, puis le retour en son sein expl iquenE lrappari t ion fré-
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quenEe,  1a  d ispar i t ion  Èenpora i re ,  pu is  Ia  réappar i t ion  des  personnages ju i fs

dans les romans.

C e l a  d i t ,  i l  n r e s t  p a s  f a c i l e  d r e f f e c t u e r  u n e  c l a s s i f i c a t i o n  d e  c e s

f igures romanesques. 11 nous semble néanmoins possible de les répart i r  en deux

groupes, le groupe des personnages féminins et,  le groupe des personnages mascu-

l ins. Classi f icat ion dtapparenss serrmaire qui correspond cependant à une réal i -

té .  I1  se  t rouve en  e f fe t  qurà  chacun de  ces  deux  groupes sont  a t tachés  des

thèmes d is t inc ts .

Les personnages férninins penneÈEent à l tauteur de trai ter des pro-

b lèmes psycho log iques  d to rdre  généra l ,  co f l rme ceux  de  l radapta t ion  à  la  v ie ,

de  l raccès  au  bonheur ,  de  1 'épanou issement  de  la  personna l i té ,  moÈi fs  qu i  re -

jo ignent  ce lu i  de  la  s i rua t ion  e t  de  1 'émanc ipa t ion  de  la  fe rnme dans  1 !époque

moderne que Wassermann a voulu trai ter dès l90O dans LrHistoire de la jeune

Renate Fuchs. A la sui te de Renat.e Fuchs, les héroines juives réincarnent ce

type de fermnes vict imes des tradi t ions séculaires qui cherchent à se l ibêrer

du  po ids  du  passé.  L tâ .e  fémin ine  ju ive  dans  laqueI le ,  au  d i re  de  l rau teur ,

se  c r is ta l l i sen t  tou tes  les  souf f rances  e t  tou tes  les  conËra in tes ,  sy 'u rbo l i se

au mieux cetÈe condit ion féminine. Mais au fur et  à mesure que ce thème de

1témancipat ion de la fe 'nme disparaît  des préoccupat ions du romancier,  les per-

sonnages fén in ins  d ror ig ine  ju ive  tendent ,  eux  auss i ,  à  deven i r  p lus  ra res

dans l toeuvre .  I l s  d ispara issent  p resque to ta lement  après  Chr is t ian  l , lahnschaf fe

I l s  é ta ien t  l rexpress ion  d tun  thème passager .

Les personnages mascul ins jouent un rôle beaucoup plus important.

En eux  s t incarnent  des  mot i fs  p lus  p réc is ,  par  exemple  ce lu i  de  la  pos i t ion

soc ia le ,  po l i t ique  eE in te l lec tue l le  des  Ju i fs .  Les  f igures  fémin ines  cherchent

à  s radapter  à  la  v ie ,  eux  cherchent  généra lement  à 's t insérer  dans  I tun ivers

soc ia l  ou  po l i t ique  auque l  i l s  son t  con f ron tés .  I l s  posent  le  p rob lème de

l radapta t ion  au  ur i l ieu  a l lemand.

Les personnages féminins

Les personnages féminins se dist inguent les uns des autres par leur

provenance sociale ou leur or igine nat ionale. Jeanette Lôwengard ( l )  et

( l )  Juden von Zirndorf
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Johanna Schôntag ( l )  sont nés dans des farni l les r iches, tandis que Jutta

glasser (2) ou Rahet (3) sont,  dror igine modeste, Pour ne pas dire pauvre. La

plupart  des héroïnes sont dror igine al lemande, mais Ruth Hoffmann (4) vient

du  monde s lave .  Que l le  que so i t  leur  o r ig ine ,  i l  es t  poss ib le  de  les  répar t i r

en trois catégories selon leur tempérament ;  ot  t rouve chez el les des tempé-

raments forts et combaEifs,  des êtres résignés et passi fs,  des âmes innocentes

eE pures .  Leur  a t t i tude  face  à  la  v ie  es t  d i f fé ren te ,  ma is  e l les  on t  touÈes '

sans except ion, un point counun. Au terme de leur cheminement,  el les connaissenE

i r r -anquab lement  1 réchec  e t .  l r insa t is fac t ion ,  e l les  fon t  tou t .es  l texpér ience

drune souf f rance qu i ,  se lon  Ie  cas ,  s taccompagne d tun  r i re  
" tè t ,  

d tune rés igaa-

' t ion  p la in t i ve  ou  d fune accepta t ion  sere ine .

L ' i t inéra i re  de  ieaneÈte  Lôwengard  pré f igure  ce lu i  de  R 'enate  Fuchs .

E1le étouffe dans un mil ieu faroi l ia l  qui  est celui  de Ia r iche bourgeoisie

juive, el le rompt tous les l iens qui la rattachent à l -ui  et  mène une existenee

aventureuse et romanesque, à la recherche dtun bonheur inacessible. l la is les

raisons qui la Poussent à fuir  ne sont pas exactemenL lee uêmes que cel les qui

déterminent Renate à se couper de sa famil le.  Rènatefuchs tourne Ie dos à la

mora le  hypocr i te  d tune soc ié té  bourgeo ise ,  JeaneLte  Lo 'wengard ,  e l le ,  cherche

à échapper à une des contraintes du judaîsme qutel le considère coume une entra-

ve  à  1 'épanou issenenË de sa  personna l i té .  On se  souv ien t  qurun  des  reproches

essent ie ls  adressés  par  Agathon Geyer  au  judaîsme es t  ce lu i  de  Ia  dêpréc ia t ion

du dest in terrestre de l thonrne. Jeanet. te L<i i^rengard ressent cet anaÈhème Pronon-

cé contre les plais irs de la vie qui caracÈérise la rnorale de son mil ieu fami-

l ia l  ,  coûtrne un obstacle à son bonheur.  El le nta autour dtel le que le specÈacle

d ,un  n-our  dés incarné e t  incons is tanÈ.  E I le  par t  donc  à  la  recherche d tun  vér i -

table a4our qui ferai t  une place non seulernent à l tespri t ,  mais aussi  au corPs.

Mais  sa  v ie  se  rédu i t  tnès  v i te  à  une quête  e f f rénée du  pLa is i r ,  e l le  es t  con-

dasnée à  ne  jamais  t rouver  1 'équ i l ib re .  E1 le  vou la i t  ré tab l i r  dans  leurs  d ro i ts

les  p la is i rs  de  la  v ie  e t .  les  jou issances  te r res t res ,  e l le  dev ien t  leur  esc lave .

( l )

(2 )

(3 )

(4 )

Chris tian llahnschaf f e

Èr Moloch'

Der llann von vierzig Jahren

Christian Llahnschaf fe
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A vingt ans de distance, le personnage de Johanna Scho' i r tag ressuscite

celui  de Jeanette tà '"etgard, mais i l  est à la fois plus couplexe et plus tragi-

que que cette prernière ébauche un peu maladroiÈe. 11 a également plus de réa-

l i té  psycho log ique.

Johanna Schôntag est condamnée à une perpétueLle insat isfacÈion;

el le porte en el le la uarque d'une malédict ion incompréhensible :

"Au moyen âge, les Jui fs devaient porEer des marques jaunes sur

leurs  hab i ts ,  uo i  je  porÈe Ia  marque jaune dans  mon ârne"  ( l ) .

,  La  rna léd ic t ion  moyenâgeuse nra t te igna i t  pas  la  pe lsonna l i té  en  pro-

fondeur .  Chez l rhéro ine ,  ce t te  r : ia léd ic t ion  s tes t  in té r io r isée ,  e I le  a f  fec te

les  p ro fondeurs  de  la  consc ience,  e l le  es t  devenue une sor te  de  des t in .  De

même que les Jui fs du uoyen âge étaient relégués en Earge de 1'univers social

et économique, de même Johanna Schôntag est.reléguée en marge de la vie,  con-

damnée à passer toujours à côté du bonheur.

Un autre personnage du roman, Amadeus Vop, la déf ini t  en disant

qu te l le  es t  "une âme t rouvée"  -e ine  F inde lseeG (2) - .  Cet te  express ion  t radu i t

e t  résume sous  une fo rme. lap ida i re  la  s i tuaÈion  des  Ju i fs  esseu lés  au  mi l ieu

d tun  un ivers  hos t i le  e t  le  re fus  de  l radopt ion  que leur  oppose 1 tA l lemagne.

Tout le tragique de Johanna Schôncag vient de ce qu'el le viE sa

dest inée avec une ent ière lucidi té et de ce que, avec son tempérament combati f ,

el le ne peut se résigner à une capitulat ion devant la vie avant dtavoir  recher-

ché t ,ou tes  les  i ssues  qu i  lu i  permet t ra ien t  d 'échapper  è  son des t in .  Ma is  t rès

rapidement el le acquierË la convict ion que ses efforts sont vains, guê, quoi

qure l le  fasse ,  son  des t in  s raccompl i ra .  On la  vo i t  a lo rs  p râ te r  ma in  fo r te  à

Ia  faEa l i té ,  p rêc ip i te r  sa  chute  e t  dé t ru i re  consc iexmrent  sa  personna l i té .  E l Ie

cherche à se l ibérer en i ronisant sur son propre sort ,  mais son.humour devient

v iÈe gr inçant .  E l le  a ime Chr is t ian  Wahnschaf fe  eÈ se  donne à  I thonme qute l le

hait .  Parvenue au terme de son cheminement,  el le a conscience dtavoir  joué sur

la  scène de  la  v ie  une t r i s te  comédie ,  de  nravo i r  jamais  é té  e l le -uême,  ma is

tou jours  une au t re .  Son rô le  n ta  jamais  co inc idé  avec  sa  personna l i té  e t  e l le

quit te alors la scène en disant :

( I )  Christ ian Wahnsôhaffe, p .342 .

(2 )  Tb id . ,  p .  538 .
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"Quel le étai t  donc la formule quton employait  dans

comédies ? Exit .  Oui,  Exi t .  Tout simplement.  Exi t ,  Johanna !

Jusqurà  sa  f in ,  e l le  res te  ce t te  "âme t rouvée"  que

f a i t  d r e l l e

Autant Jeanette Lôwengard et Johanna Schântag sont,  des natures lu-

cides et pleines de force vi tale,  autant t" l i r iaro Geyer (2),  Gisa Schumann (3)

e t  Rahe l  son t  des  ê t res  f rag i les  e t  pass i fs .  E l les  sont  é tou f fées  par  le  po ids

â"  passé e t  ne  songent  même pas  à  le  secouer .  Toute  v ie  des  sens  es t  tuée en
..

e l l e s  :

"Mi r i " .  é ta i t  une de  ces  feuures  chez  lesque l les  la  sensua l i té  es t

e n f o u i e  a u  t r é f o n d s  d e  l ' ê t r e "  ( 4 ) .

Ces  personnages dé l i ca ts ,  sans  cons is tance sens ib le  ne  sont  p lus
que des  ombres  inadaptées  à  l rex is tence e t  à  l t rmour ,  ce  qu i  fa i t  d i re  à  Aga-

thon Geyer en parlant de sa soeur :

f  " M i r i a m  n r e s t  p a s  f a i t e  p o u r  l t " m o u r ( . . . )  e 1 l e  n r e s t  p a s  f a i t e  p o u r

l u i ,  i l  l a  b r i s e r a i t "  ( 5 ) .

Ces  fenmes sonÈ,  e l les  auss i ,  condarnnées à  l r insa t is fac t ion  e t  à

1ré t io lement ,  Ia  souf f rance es t  leur  loE le  p lus  courant .  D 'abord  e l les

ressenten t  en  e l les  la  pesanteur  des  souf f rances  ances t ra les .  Wassermann a  d i t

que, de générat ion en générat ion, le passé se trouve transmis et conservé dans

le  subconsc ien t  d run  peup le  :

"Tout ce qui arr ive se conserve dans la mémoire du groupe et de la

r a c e "  ( 6 )  .

Pour  le  peup le  ju i f ,  le  passé es t  avant  tou t  un  passé de  misère .

Crest pourquoi i I  semble que ces personnages féninins soient nés avec une ex-

périence de la souffrance déjà déposée en eux. I ls semblent fanés dès la

na issance :

( t )  Iu r4 . ,  p .  Eo.

Renate  Fuchs

ï b i d .  .

les anciennes

D é g u e r p i s  l "  ( l ) .

sa nat-ssance a

(2),

(3 )

(4 )

(s)

(6 )

Tb id .

rb id .

. ,  
p .  299 .

,  p .346

SelbsÈbet rachËungen,  p .  99 .
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"Ju t t ,a  E lasser  ava iÈ  t re ize  ou  quatorze  ans  e t  e l le  sembla i t  fa t i -

guêe par le fardeau des généraÈions qui avaiÈ pour ainsi  dire contrar ié la

c ro issance na ture l le  de  son corps"  ( l )

Marquée par les souffrances passées, ces fe 'nmes sont les vict . imes

désignées de la vie qui perpétue les expériences ancestrales. Tous les malheurs

s taccurnu lenÈ sur  leur  tê te .  À ins i ,  I tex is tence de  Gisa  Schumaqn es t  un  abomi -

nable eÈ presque incroyable chemin de croix.  Come ses soeurs, el le est la

pro ie  du  monde,  de  la  soc ié té ,  des  hormes.

,Le  résu l ta t  de  ce  t rop-p le in  de  souf f rance es t  un  fa ta l i sme fon-

cier.  Cont.rairement à JeaneËte Lôwengard et à Johanna Schôntâg qui conservent

toute la force de Ia révo1t,e, ces fsnrnes se résignent et.  reconnaissent,  avec

t r i sÈesse mais  sans  pass ion ,  que le  ma lheur  es t  leur  lo t .  Cer ta ines ,  co  e

Gisa Schuurann, en arr ivent même à souhait . . . - la souffrance :

"Par ce fatal isme élégiaque el le étai t  pleinement juive. El le avait

la  vo lon té  de  souf f r i r ,  e l le  se  cons idêra i t  conrme condamnée à  souf f r i r "  (2 ) .

Qurel les soi-enÈ combatives ou passives, toutes ces fen'mes donE nous

venons d tévoquer  la  des t inée,  son t  marquées par  leurs  o r ig ines .  E l les  v ivenÈ

toute leur desEinée co' .rme une forme de uralédict ion, el les sont sans cesse prê-

tes à analyser leur disharmonie. El les sont Les térnoins dtune coûmunauté humai-

ne  souf f ran te  e t  de  la  v is ion  pess imis te  qu i  es t  ce l1e  de  J . rau teur .  Ma is ,  à  cô-

té  d re l les ,  des  héro ines  rayonnantes  d isent  auss i  I tespo i r  de  lJassermann.  Le

roman Christ ian Wahnschaffe oppose au personnage torturé de Johanna Schôntag,

la  f igure harmonieuse de Ruth Hof fmann.

Ruth Hoffmann est égalemenE de naissance juive mais, contrairement,

aux  personnages précédents ,  e l le  n ren  par le  p ra t iquement  jamais  e t  surÈout  e l le

n fen  souf f re  pas .  E l le  es t  exaàtement  le  cont ra i re  de  son f rè re ,  à  p ropos  de

q u i  i l  e s t  d i t  :

"M iche l  é ta i t  ren fermé.  Cré ta i t  un  en fan t  qu i  ne  r ia i t  jamais .  I1

n 'ava iË  pas  d tami ,  ne  chercha i t .  pas  à  se  d iver t i r  e t  sou f f ra i t  de  sa  cond i t ion

de Ju i f .  I1  se  c r ispa i t  sous  la  ha ine  qu t i l  c roya i t  rencont re r  parÈout . . .  e t

t rouva i t  inu t i le  Èoute  ac t iv i té "  (3 ) .

( l )  M o l o c h ,  p 26 .

( 2 )  R e n a t . e  F u c h s ,  p .  l O l .

(3 ) Christ ian Wahnschaffe p .  5o l .
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Pour parler du caractère de Ruth Hoffmann, on peut renverser tou-

tes ces aff i rmaÈions. Ruth est ouverte au monde, el l -e est la joie de vivre. Un

:mour l impide qui rayonne de,sa personne lui  at tache tous les êtres. Guidée

par un inst inct sûr qui ne se trouve jamais en défaut,  el Ie ignore Èoute espè-

ce de conÈrainte et de disharmonie intér ieure. El le trouve son bonheur dans

ltacÈion et dans le dévouement. .  Dans ces bas-fonds de la grande vi l le.  où

Christ ian Wanschaffe la rencontre, el le est la lunière et une incarnat ion'de

l ramour .  Sa pure té  e t  sa  s imp l ic i té  on t  que lque ehose de  b ib l ique .

Le personnage de Ruth Hoffmann est dtune gr,ande importance, ce que

lrauteur a voulu soul igner en choisissanÈ son nom çqmmê Eitre du deuxième l ivre

de Christ ian l .Jahnschaffe. Par opposit ion à Eva Sorel ,  fe ' r-e superf  ic iel le et

ca lcu la t r i ce ,  dont  le  nom f igure  en  tê te  du  premier  l i v re ,  e l le  es t  le  témoin

dtune parfai te humanité. Par le contact i rmédiat q, t tel le entret ient avec la

v ie  e t  avec  le  monde"  par  l ramour  qu te l le  por te  à  1 tê t re  humain ,  e l le  se  s i tue

dans la  l ignée drAgathon Geyer .  E I le  es t ,  cornme Iu i ,  le  p rophète  drune nouve l le

rel igion du coeur.  Par sa pureté nat ive, el le 
" .  

{ i t , r"  également dans la l i -

gnée de Gaspard l iauserrautre témoin de l t innocence, et eI le annonce le thème

de l rado lescent  rédempteur  e t  por teur  de  lun iè re .  Ce thème cons t i tuera '  avec

la  f igure  drEtze l  Andergas t ,  une des  idées  cent ra les  de  LrÀf fa i re  Maur iz ius .

Mais surtout,  Ruth Hoffurann symbol ise I tespérance que Wassermann place dans

la corrounauté juive. Malgré l tambiguïté de ses rapports avec cette cornmunauté,

sa  conv ic t ion  pro fonde esÈ qure l le  por te  en  e l le  des  ver tus  indérac inab les .

Cres t  ce  que ressenE Eva SoreL,  ma lgré  tou tes  les  imper fec t ions  qu i  sonÈ les

siennes :

(  . lusieurs personnes) hors du cormun que je connais,  sont dror i-

g i n e  j u i v e .  C e  s o n t  l e s  p l u s  f i è r e s r  l e s  p l u s  a r d e n t e s r  l e s  p l u s  s a g e s "  ( l ) .

Le personnage de Ruth Hoffmann i l lusÈre la pensée de I 'auÈeur,

selon laquel le 1tâme féninine juive const i tue une des plus grandes raisons

d ' e s p é r e r  :
t t t rss fsrrmes et les jeunes f i l les juives sonÈ les membres les plus

nob les  du ' juda isme ;  c res t  en  e l les  que se  cachent  les  p lus  g randes Promes-

s e s "  ( 2 ) .

( l )  I b i d . ,  p

(z) fiein wee,

342.

P .  I  l .
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des grands

f a i t  q u r i l

nous semble

Le portrai t  de Ruth Hoffmann peut être considêré co e le dernier

portrai ts de fenmgs juives dans l toeuvre et on peut,  es. imer de ce

a une va-leur exemplaire. La louange est totale, mais l tespérance ne

pas ent ièremenL exenpte de doute.

Eri  ef fet . ,  ce personnage conserve un aspect tragique qui t rahi t ,  de

Ia  par t  dg  l tau teur ,  une cer ta ine  fo rme de pess imisme.  Ruth  représente  la  per -

fec t ion  huna ine ,  ma is  on  a  ne t tement  l r impress ion  que ce t te  per fec t ion  ne  par -

vienL pas à trouver sa place dans Ie monde. Ruth succombe au désir  best ial  de

Nie ls  He inr ich ,  son  innocence es t  ba fouée.  B ien  sûr  son sacr i f i ce  n resÈ pas

vain, i l  a une valeur rédernptr ice. Grâce à lui ,  Niels Heinr ich émerge à la lu-

nière et ChrisÈian Wahnschaffe trouve la force de pardonner ;  chez 1 run et

chez  l rauEre ,  ce  sacr i f i ce  dé ter rn ine  une amél io raÈ ion  mora le  déc is ive .  I " la is  i l

reste néarrmoins la réal i té de Ia mort,  s i  bien que le dest in de Ruth Hoffmann

re jo in t  ce lu i  des  auËres  héro ines .

En dé f in iE ive ,  tods  ces  personnages fémin ins ,  auss i  d i f fé ren ts

qut i ls puissent être par leur or igine et leur Èempérarnent,  nous semblent possé-

der un trai t  cortrnun. I ls sont tous plus ou moins inadaptés à l rexistence. Les

ra isons  de  ce t te  inadapta t ion  sont  d i f fé ren tes  se lon  les  ind iv idus .  Les  uns

sonÈ trop déchirés par une disharmonie intér ieure pour pouvoir  vér iÈablemenÈ

stépanou i r ,  d tau t res  sont  t rop  exempla i res  pour  rés is te r  au  choc  avec  le  monde,

drautres enf in sont Èrop exemplaires pour pouvoir  t rouver leur place dans un

un ivers  inpar fa i t .

'  
Les personnages mascul ins

Contrairement aux personnages féminins, les personnages uascul ins

sont  in tégrés  à  la  v ie  ac t ive .  I l s  on t  un  né t ie r ,  i l s  son t  coumerçants ,  in te l -

lec tue ls ,  médec ins3  i l s  occupenÈ une-pos i t ion  soc ia le  dé terminée.  A  ce  t i t re ,

i ls sont en contact permanent avec un mil ieu auquel i ls doivent chercher à

sradapËer. Leur existence pose le problème de leur insert ion dans une coutrounau-

té humaine ; conrme cette coxununauÈé est, dans la plupart des- cas, la comounauté

al lemande, on retfouve surtout ic i  le problème de lq place de la minori té

juive dans l tunivers al lemand avec Lous bes aspecEs économiques, jur idiques,

in teL lec tue ls  e t  po l i t iques .
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La quesËion de la si tuaÈion économique eÈ jur idique des Jui fs

dtÀI leroagne se Erouve posée dès 1902, dans le roman Le Moloch. Un des per-

sonnages de second rang, mais néanmoins importang puisque l t in just ice qut i l

sub i t  cons t i tue  le  moteur  de  l rac t ion ,  es t  le  Ju i f  E lasser .  Son ex isÈence

nous est présentée cornme une lut te pour Ia vie dans un mil ieu host i le ;  i I

est le représentant de ce menu peuple besogneux qui ne peut t i rer sa subsig-

tance que de  l rexerc ice  drun  maigre  négoce e t  gue l r in to lé rance des  s ièc les

passés  a  re légué dans  les  quar t ie rs  misérab1es.  Pour  E lasser  e t  ses  semblab les ,

le  gheÈto  res te  encore  une réa1 i té ,  1 témanc ipa t ion  économique n ta  pas  encore

eu l ieu. Le rni l ieu dans lequel el le vi t  impose toujours à ceEte conrnunauté

ju ive  des  rné t ie rs  dé terminés .  À ins i ,  E lasser  es t  co lpor teur ,  i I  ne  peuË ê t re

que ce la  e t  i l  s texpose en  ou t re ,  en  exerçanÈ ce t te  p ro fess ion ,  à  la  ha ine  e t

aux vexat ions de son entourage chrét ien. Ses or igines ont déterur iné sa condi-

t ion sociale et t ra si tuat, ion éconornique précaire dans laquel le se déroule son

existence. ?ar contrecoup, cette siÈuat ion économique contr ibue aussi à façon-

ner  sa ;personna l i té  p ro fonde.  E l le  lu i  impose le  ca lcu I ,  l tavar ice  eÈ la  mé-

f iance corure des défauts non seulement inévi tables, mais encore nécessaires

pour  sa  surv ie .

De même que ces Jui fs du roman vivent.  en marge du monde social  et

é c o n o m i q u e ,  i l s  s o n t  e x c l u s  d u  b é n é f i c e  d e  l a  l o i .  J u t È a ,  f i l l e  d ' E l a s s e r ,  a

été enlevée et.  enfermée de force dans un couvent.  A parEir  de 1à, tous les

e f fo r ts  du  co lpor teur  tendent  à  ob ten i r  sa  l ibéraÈ ion .  L ra f fa i re  esÈ por tée

devant les tr ibunaux, évoquée devant le parlement,  soumise à l ' re-mpereur ;  r ien

n 'y  fa i t .  L téd i f iee  jud ic ia i re  s tavère  impu issant  à  fa i re  régner  la  jus t i ce  e t

le colporEeur Elasser doit  avouer avec amertume à Àrnold Ansorge :

" L e  d r o i t  n r e s t  p a s  j u i f i . . . ) ,  l e  d r o i t  e s t  p o u r  v o u s '  i I  n t e s t  P a s

p o u r  n o u s  ! "  ( l ) .

I l  es t  s ign i f i ca t i f  que  la  p remière  v ic t ime des  grandes in jus t i ces

que l lassennann décrira dans son oeuvre soi t  précisérnent un Jui f .

pour  le  co lpor teur  E lasser ,  i l  ne  peut  ê t re  ques t ion  dr inser t ion

dans l tunivers al lemand. I1 reste toujours dans une si tuat ion marginale qui

lui  senble inhérenÈe à sa condit ion et qu' i l  accepte avec résignat ion. Une

( l )  M o l o c h ,  p .  7 9 .



- 6 7 8 -

te l le  rés ignat ion  n 'es t  pas  le  fa i t  des  personnages qu i  appara issent  dans  les

oeuvres ul tér ieures où la quest ion de lrappartenance à la comrunauÈé nat ionale

se trouve posée avec acuité. ,

On se souvient des trois phases que nous avons dist inguées dans

la réf lexion de I ' lassermann: l raf f i rmation de Ia double appartenance aux com-

munauEés ju ive  e t  a l lemande,  la  vo lon tê  de  fa i reabs t rac t ion  de  touÈe d is t inc -

t ion  soc io log ique e t  po l i t ique  e t  de  s té lever  au  n iveau de  l rhumain ,  en f in ,

la  p r ise  de  consc ience de  1 téchec  de  ce t te  so lu t ion  humanis te .  A  chacune de

ces trois phases de la réf lexion correspond un personnage qui incarne les

po in ts  de  vue success i fs  de  l rau teur .  Benda,  dont  la  f igure  appara î t  en  l9 l5

dans Le Bonhorme aux oies, est l tho"*e de Ia double aPpartenance ;  1técr ivain

M e l c h i o r  G h i s e l s  r e p r é s e n t e ,  d a n s  L ' A f f a i r e  M a u r i z i u s  ( 1 9 2 8 ) ,  l r i d é a l  d f h u m a -

nité ;  enf in,  le personnage de Max Mewer qui apparaîÈ en I93O dans Etzel Ander-

gasÈ,  remet  en  ques t ion  tou tes  les  p r ises  de  pos i t ion  an tér ieures .  11  fauÈ no-

ter que les deux premiers personnages sont accompagnésrdans l toeuvre u&ne où

i l s  appara issent ,  de  leur  cont ra i re .  Wurze lmann es t  le  cont ra i re  de  Benda,

Warerme-tr{arschauer le contraire de Melchior Ghisels.  Ces personnages ProPosent

au  prob lème de I t inser t ion  des  Ju i fs  dans  la  comunauté  na t iona le . .  des  so lu -

È ions  d i f fé ren tes  de  ce l les  qu ta  re tenues l tau teur  ma is  qu i  semblen t  avo i r

représenté  pour  lu i  des  ten ta t ions  auxque l les  i l  a  rés is té .  Seu l  Max Mewer

n tes t  pas  accompagné drune f igure  cont ra i re .  Peut -ê t re  fau t - i l  vo i r  dans  son

po in t  de  vue I texpress ion  de  la  pensée dé f in i t i ve  de  Lrau teur .

i ' h i " to i re  de  Qenda,  chercheur  sc ien t i f ique  de  grande qua l i té ,

est cel le drun houune qui veut.  réal iser la synthèse entre 1e judaisme et la

cu l tu re  a l lemande qu i  esÈ la  s ienne.  Ses  Ë i t res  e t  sa  va leur  lu i  vaudra ien t

normalement  une cha i re  de  pro fesseur .  Ma is  l tun ivers i té  de  K ie l ,  auprès  de

laque l le  i l  dépose sa  cand ida ture ,  lu i  re fuse  le  posEe auque l  i l  pour ra i t  p ré-

t ,endre. I l  se trouve alors en conf l i t  ouvert  avec une Àl leuragne à laquel le i l

a  le  senEiment  d rappar ten i r  e t  qu i  le  re je t te .  Son ex i l ,  iné i ' i tab le ,  le  con-

duit  en Angleterre, puis en Afr ique. Malmené par une vie aventureuse, i l  ap-

prend Ia pat ience eL rentre en Al lemagne avec le sent iment que ce Pays est sa

seu le  e t  vér i tab le  pa t r ie .  Désormais  i l  veu t  lu i  fa i re  conf ianée e t  i l  espère

que tous les obstacles qui le séparent encore de lui ,  sraplaniront ;  Benda

pressent que, sans se renier lu i-mêrue, i l  pourra trouver sa place dans le

cadre  de  Ia  naEion .
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Benda est indéniablement le porte-parole de 1'auteur.  Ses points de

vue coincident très exactement avec les idées qui furent cel les de Wassermann

jusque vers  1922.  Par t i  de  la .consc ience a iguê de  l roppos i t ion  en t re  les  comu-

nautés, i I  veut f inalement oeuvrer pour la compréhension et 1féchange entre ces

communautés.

Mais  d rabord  i l  veu t  ê t re  lu i -nêrne .  I1  n fes t  pas  d isposé à  ren ie r

la  spéc i f i c i té  ju ive  qu i  es t  Ia  s ienne pour  Èrouver  sa  p lace  dans  1 'un ivers  a l -

lemand.  Cres t  de  1à  que prov ien t  son  hos t i l i té  déc la rée  à  1 - régard  de  Wurze lmann,

Juif  roiséreux venu de l tEst qui  ne rêve que dt imiter le monde al lemand et de

se fondre  en  Iu i .  Wurze lmann es t  le  représentan t  acconp l i  du  Ju i f  renégat ,  p rê t

à  tou tes  les  t rah isons  eÈ d 'abord  à  la  t rah ison à  1 'égard  de  ses  or ig ines .  11

se renie lui-oême et admire le peuple étranger auquel il se soumet avec une

servi l i té qui lu i  vaut le surnom de ' !das Knecht lein" :

"Le  pe t i t  va le t  é ta i t  rempl i  de  l radmi ra t ion  que nour r issent  les

Ju i fs  nés  dans  la  pauvre té  e t  dans  l toppress ion  à  1 'égard  du  gén ie  de  la  race

é t r a n g è r e .  B e n d a  l e  s a v a i t  e t  c t e s t  c e  q u i  l u i  r é p u g n a i t . . . "  ( l ) .

Benda voit  en Wurzelmann la noirceur de la Èrahison, mais aussi  un

danger pour la conrmunauÈé juive dtÀl lemagne. Ltatt i tude servi le et indigne du

t ra lËre  a l imente ,  à  ses  yeux ,  les  p ré jugés  an t isémi tes  e t  re ja i l l i t  sur  I 'en-

semble  du  groupe.  Benda,  lu i ,  a  consc ience d tê t re  Ju i f  e t  ne  cherche à  aucun

moment à en faire mystère. Mais paral lèlement,  i l  se sent profondément atta-

ché à I tAl lenagne. Et ic i -  Wassermann emploie pour faire sent ir  cet at tachement

presque les mêmes termes que ceux que nous retrouvons dans Mein I^Ieg :

"Benda se  senta i t  dans  sa  pa t r ie  sur  le  so l  qu i  Ie  nour r issa i t ,  i l

se  senta i t  so l ida i re  du  peup le  dans  la  dé t resse eÈ dans  Ie  bonheur " ,  des  l iens

cord iaux  I tun issa ien t  à  1 té l i te  du  pays ,  "1"  langue,  les  idées  e t  les  idêaux" (2)

al lemands 1'avaient marquË de leur empreinte.

Comne l^lassermann lui-roême, le héros du roman se heurte à la froi-

d.eur du monde al lemand; conme lui ,  i l  doi t  srexi ler en reconnaissant :

" I I  n ty  a  pas  de  p lace  pour  mo i  en  A l lemagne"  (3 )  '

( l )  Gânsernânnchen, p.

( 2 )  ï b i d . r  p .  7 5 .

( 3 )  r b i d . ,  p 95 .

l o l .
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Mais ,  cor îme pour  l rauÈeur r  l Jex i l  lu i  es t  sa lu ta i re .  C fes t  lo in  de

lrAl leroagne qut i l  la découvre vér i tablement,  que sa vis ion du pays se clar i f ie :

" J t a i  c o m p r i s  l r A l l e m a g n e  e t  j t a i  a p p r i s  à  I ' a i m e r "  ( l ) .  B e n d a

Pense que les  bar r iè res  pour ron t  d ispara î t ree i l ron  fa iE  preuve de  pa t ience e t

de bonne volonté si  lon veut bien laisser le temps faire son oeuvre.

Ce personnage i l lust.re donc la pensée qui fut  in i t ia lement cel1e

de Wassermann. 0n trouve chez lui  I raf f i rmation, formulée aVec insistance,

drun  hér i tage ju i f  eË de  l rapparÈenance à  la  co" 'munauté  na t iona le  a l lemande,

la recherche sincère et passionnêe drune synthèse harmonieuse.
:

En 1915,  i l  subs is te  encore  chez  l {assermann l tespo i r  de  vo i r  I tA l -

lemagne adopter sans arr ière-pensée un ho e de la valeur de Benda, de la voir

lu i  a t t r ibuer  la  p lace  qu i  lu i  rev ien t .  Cet te  espérance es t  fo r tement  ébran lée

par  les  expér iences  des  années 20  eÈ sur tou t ,  en  1922,  par  l rassass ina t  de  - .

Rathenau. .  Rathenau, que Wassermann connaissait  personnel lement et dont i1

avait  gagnê lramit ié,  devient le symbole dtun ho"qe guirporte à l tAl leroagne un

alnour sans mélange et,  dont l tamour ne reçoit  en réponse que la haine. Son des-

t in  reprodu i t  sur  le  mode Èrag ique,  e t  ce tËe. fo is  au  n iveau de  la  réa l i té ,

ce lu i  de  Benda ;  i l  appor te  la  p reuve que I 'A l lemagne n tes t  pas  d isposée à  ad-

met . t re  le  Ju i f  co ïûme c i toyen à  par t  en t iè re .  L ta r t i c le  que l tauÈeur  a  écr i t

après  la  d ispar i t ion  de  son ami  (2 )  es t  d rune lec tu re  po ignante .  RaÈhenau y

apparaît  cort le un houme extraordinairement soucieux de la dest inée de son paTs r

tou jours  p rê t  à  s t imno ler  au  serv ice  de  I tE ta t ,  sou f f ran t  de  la  s iÈuat ion  ca tas-

trophique dans laquel le se trouvait  sa patr ie :

" I1 savait  que les fondements étaient minés ;  je fus anéant i  par

sa  désespérance ;  son  pess in is rne  recouvra i t  la  te r re  d tun  l inceu l "  (3 ) ,  te l le

est l t impression que laisse à trJêssermann la dernière rencontre.

Malgré ce désespoir  et  ce pessimisme, I{ .  Rathenau restaiÈ un honrme

dract ion au service de l tAl lemagne. l ' la is son sacr i f ice fut  méconnu, son amour

déda ignê;  i l  ne  fuE jamais  ré t r ibué pour  I toeuvre  accompl ie .  Dans les  dern iè -

res l igr ies de son art ic le,  I , r lassermann constate que les paroles de bonne volonÈé

( I )  f b i d . ,  p .  5 t 4 .

(2) In nenoriaro Walther Rarhenau, Die Neue Rundschau 1 9 2 2 ,  B d .  I I ,  p .  8 0 5 - 8 0 9 .
p .  23-29 .Cet  a r t i c le  fu t  incorporé  à  Lebensd iens t  en  1928,

( 3 )  l e q e n s d i e n s r ,  p .  2 5 .
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t,ombent i rrérnédiablemenÈ dans I 'oubl i ,  tel les des pierres jetées dans un abîme

sans fond. Dans cette Al lernagne, on a beau êLre un génie, un dieu'  ou tout s im-

plement gn henms, on Be sait que vous répondre :
t t À  n o s  y e u x . . . . .  t u  n e  c o m p t e s  p a s ,  t u  n t e s  r i e n ,  n o u s  n e  È t a c c e p -

Èons pas parce que tu es drun sang éÈranger et par conséquent un êÈre nuisible,

un  ennemi  e t  un  cor rup teur  :  un  Ju i f  l "  ( l ) .

A quoi bon tenter une conci l iat ion des co unautés, puisque ce mo-

menÈ de l rh isÈo i re  n tesÈ pas  prop ice  à  une te l le  conc i l ia t ion ,  pu isque le  dé-

veloppemenË moral de l rhumanité nta pas atteint  un stade suf. f isanmrent avancé ?

I I  es t  p ré fé rab le  de  mont rer  un  idéa l  d rhumani té  accompl i ,  l i béré  de  tou tes  les

d is t inc t ions  er ronées e t  de  t .ous  les  p ré jugés  p lu tô t  que de  res ter  en fermê dans

un sys tème de pensée qu i  a  cours  ac tue l lement  ma is  qu i  es t  a r t i f i c ie l .  Cet

idéa l  d rhumani té  sera  suscept ib le  de  serv i r  d rexemple  aux  homes,  i1  exercera

sur  eux  une ac t ion  c iv i l i sa t r i ce  qu i  fe ra  tomber  les  dern iè res  bar r iè res  qu i

les  séparent .  La  p lusrpure  incarnaÈion  de  ce t  idéa l  sera ,  dans  L tAf fa i re  Maur i -

z ius ,  1 récr iva in  Me lch io r  Gh ise ls .  On ne  ver ra  p lus  en  lu i  n i  Ie  Ju i f ,  n i

l rA l lemand,  ou  encore  l rA l lemand dror ig ine  ju ive  qu t i l  es t  pour tan t ,  ma is  tou t

simplement l rhotnme en qui chacun pourra se reconnaître.

On sa iÈ  avec  cer t i tude  que le  personnage de  Melch io r  Gh ise ls  a  é té

t rès  la rgement  insp i ré  par  la  f igure  du  c r i t ique  Mor i tz  He imann (1868-1915)  qu i

fu t  à  la  fo is  Ie  maîËre  e t  l rami  de  l rau teur .  Une démonsdra t ion  conva incante

en a été fai te par Helmut Prang dans lr introducÈion au l ivre d.e Mori tz Heimann,

Kr i t i sche Schr i f ten  (2 ) .  Heknut  Prang no te  en  par t i cu l ie r  que 1 'aphor isme

attr ibué dans le roman à Melchôor Ghisels -"Même sur le verre le plus plein

peut encore f  lot ter un péÈale de rose et sur ce pétale dix ' 'mi l le anges peuvenÈ

t rouver  p lace"  (3 ) -  f igure  dans  le  t ro is ième vo lume des  Prosa ische Schr i f ten

de Mori tz Heimann. À toutes les excel lentes raisons accumulées par H. Prang,

( l )  f b i d . ,  p .  2 7 .

(2 )  Ouvrage pub l ié  dans  la  sér ie  K lass iker  der  Kr i t i k  (Ar te rn is  Ver lag  1969) ,
sous  la  â i rec t ion  de  E.  S ta ig -

(3) "Auch auf dem vol lsÈen Glas schwimrt noch das Bl i i tenblaÈt einer Rose, und
auf dem Bl i i tenblaEt haben zehnt.ausend Engel Platz" Mauriz ius, 354.
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i 1  conv ien t  d ten  a jou ter  une au t re  :  le  por t ra i t  phys ique de  Melch io r  Gh ise ls

coïncide très exactement avec le portrai t  que Wasserrnann a donné de son maître

dans  ses  Se lbs tbe t rach tungen ( l ) .  Le  personnage de  Melch io r  Gh ise ls  n res t  donc

vérirablement compréhensible îu 'à Èravers celui  de son nodèIe, MoriÈz Heimann.

Pour  l rau teur ,  He imann esÈ l tho" -e  qu i  un i t  les  f i lus  be l les  facu l -

tés  in te l lec tue l les  aux  p lus  nob les  qua l i tés  du  coeur  3

" I 1  p o s s é d a i t  l a  f o r c e  d e  l f e s p r i È ,  l - r a u t o r i t é  e t  l r a m o u r ,  j a m a i s

vous  ne  t rouverez  son semblab le t t  (2 ) .

Wassermann se  sent  des  a f f in i tés  tou tes  par t i cu l iè res  avec  lu i .  I l s

sont  tous  deux  issus  de  la  mêroe pe t i te  bourgeo is ie  ju ive ,  i Iè  on t  tous  deux

connu des  débuts  d i f f i c i les .  Pour tan t  leur  tempérament  respec t i f  n 'a  r ien  de

coutrnun ;  le tempérament de l run a étê façonné par l tAl lemagne du Nord, celui

de  l rau t re  par  I tA l lemagne du  Sud.  Be l le  occas ion  pour  l rauÈeur  de  sou l igner

à quel point l renracinement en-terre étrangère a déf ini t ivement ruarqué les in-

dividus. Son ami et lu i-même pourraient fort  bien passer pour les représentanÈs

/e 
deux coxrnunautés humaines dist inctes, i l  semble ne plus subsister en eux la

moindre parenté des tempéraments.

Mais  c res t  sur tou t  l . rhab i le té  e t  la  per fec t ion  avec  laque l le  He i -

mann assume sa  des t inée de  Ju i f  a l lemand gu i  fo rce  l radmi ra t ion  de  l rau t .eur .

Pdur Heimann, la naissance ne fai t  aucun problèrne, el le ne lui  occasionne au-

c u n e  s o u f f r a n c e ;  i l  n t e n  t i r e  t ' a u c u n  o r g u e i l t ' e t  n t é p r o u v e  a u c u n  t t r e s s e n t i -

nent r r  (3 )  .

I l  es t  le  f i l s  d rune ère  humanis te  pour  laque l le  les  oppos i t ions

sauvages du présent sonÈ sans importance. 11 est instal lé harmonieusement dans

l run ivers  german ique eÈ son espr iE  es t  é levé  au-dessus  des  quere l les  par t i sanes .

I1 a su incorporer à son monde le viei l  hér i tage jui f ,  la cul ture al lemande

et  jusquraux  p lus  nob les  aspec ts  du  chr is t ian isme.  Tou les  ces  ra isons  fon t

quri l  a pu atteindre à une harmonie parfai te.  Contrairement à Wassermann, i l  a

dépassé tous  les  conf l i t s  e t  ses  rappor ts  avec  l tA l lemagne sont  carac tér isês

par une faci l i té qui va de soi  :

( l )  Çemparer  Der  Fa l l  Maur iz ius ,  p .

(2 )  Se lbs tbe t rach tungen,  p .  57 .

(3)  I84. ,  e .  52.

3 5 9 - 3 6 0  e t  S e l b s t b e È r a c h t u n g e n ,  p .  4 6 .
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"Je  me t rouva is  dans  une s i tna t ion  de  dé fense e t  de  quête ,  lu i  se

donnait  tout s implement,  corEf le un personnage royalt '  ( l ) .

Mor i tz  He imann représente  par  conséquent  une sor te  d t idéa l ,  de

but  à  a t te indre .  I1  es t  une personna l i té  équ i l ib rée ,  en  pa ix  avec  e l le roême

et  en  pa ix  avec  le  monde qù i  l raccepte  sans  ar r iè re-pensée en  ra ison de  sa

per fec t ion .  Sa nob lesse e t  son  humani té  l ron t  fa i t  adopter  par  une A l lemagne

désbrmais  conva incue e t< l i spocée à  oub l ie r  les  v ie i l les  ha ines .  Sa nob lesse '

e t  son  humani té  on t  eu  ra ison des  dern ie rs  p ré jugés ,  e l les  on t  fa i t  to rnber

1es  bar r iè res  ances t ra les  e t  e l les  on t  pu  fa i re  de  lu i  le  g t r ide  de  tou te  une

généra t ion  d técr iva ins  a l lemands,  dont  le  goût  e t  1es  jugenents  sont  incontes tés

A t ravers  1e  personnage de  Melch io r  Gh ise ls  qu i  représente  donc

Mori tz Heimann, I{assermann veut prouver que plus on s 'est élevé au-dessus des

quere l les  par t i sanes  e t  des  d is t inc t ions  super f i c ie l les  e t  p lus  on  a  réa l i sé

l thormte en soi-nême, moins l tappartenance à une coûnunauté humaine, en I toccur-

rence l rA l lemagne,  fa i t  de  prob lème.  Me lch io r  Gh ise ls  se  s i tue  au-dessus  de

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

soc ia l ,  i l  es t  1 'ê t re  humain  par  exce l lence.  Son ex t rême nob lesse se  l i t  dans

son sens  des  re la t ions  humaines ,  dans  sa  bonté  e t  dans  son tac t .  I1  es t  devenu

pour  ses  semblab les ,  en  par t i cu l ie r  pour  la  jeunesse,  une sor te  de  père  sp i r i -

tue l  dont  on  recherche les  conse i ls  e t  à  qu i  on  v ien t  se  conf ie r  :

"La maison de Melchior GhLsels étai t  le refuge de tous eeux qui

é ta ien t  tourmentés ,  qu i  lu t ta ien t ,  gu i  asp i ra ien t  à  un  idéa l ,  gu i  ava ien t  be-

s o i n  d e  c o n s e i l s  ;  c t é t a i t  l e  r e f u g e  d e s  n a u f r a g é s  d e  l a  v i e  e t  d e s  é g a r é s .  O n

al lai t  à lui  cortrne à un rgédecin .célèbre" (2) .

I1  es t  un  ana l js te  pénét ran t  de  1a  c iv i l i sa t ion  européenne dont  11

d é v o i l e  l e s  f a i b l e s s e s  e t  l e s  v i c e s .  S a  v i s i o n  d e s  c h o s e s  e s t  v a s t e ,  p r o f o n d e ,

e l le  va  inunéd ia tement  à  l ressent ie l  e t  ne  s ra t ta rde  pas  aux  conf l i t s  marg inaux .

Connne Mor i tz  He i .mann,  i l  es t  paré ,de  qua l i tés  humaines  e t  de  facu l tê  in te l lec -

tue l les  por tées  à  leur  per fec t ion .  11  es t ,  aux  yeux  de  Wassermann,  un  Èype hu-

ura in  idéà l ,  ma is  auss i  un  écr iva in ,  un  in te l lec tue l ,  au  p le in  sens  du  te rme.

( t )  rb id P.  54 .

( 2 )  M a u r i z i u s ,  p .  3 5 8 .
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11 réa l i se  tou t  ce  que l tau teurvoudra i t  lu i -nême réa l i ser  dans  sa  propre

existence et i l  aÈteint Eous les buts que Wassermann désigne eortrne étant Les

s iens .  11  se  sent -  inves t i  d tune miss ion ,  i l  veu t  que son oeuvre  représente

p lus  qu tu i re  d is t rae t ion ,  qu te l le  exerce  sur  1e  pub l ic  une ac t ion  fo rmat r ice

e t  c iv i l i sa t r i ce  ;  i l  es t  du  nombre  de  ces  écr iva ins  qu i  " lancent  de  nouve l les

idées dans le monde et montrent aux honmes de nouvel les voies" ( l ) .  I1 parvient

à  susc i te r  ce  que Wassermann appe l le  par  a i l leurs  " Ia  résonance p le ine ,  ample

e t  p ro fonde de  tou t  un  monde"  (2 ) .  Son aud ience es t  vas te  e t  incontes téê  A

t ravers  1e  personnage de  Melch io r  Gh ise ls ,  c res t  l rauÈeur  lu i -même qu i  par1e ,

c res t  Ie  romanc ier  qu i  a  vou lu  se  h isser  au-dessus  des  réa l i iés  quot id iennes

pour  fa i re  en tendre  la  vo ix  de  l fhumani té  e t  p roc lamer  sa  fo i  en  l thomme.

Mais  le  d rame es t  que ce t te  fo i  se  t rouve menacée dès  l r ins tan t

même où e l le  es t  pcoc lamée.  Par  de là  la  sagesse rayonnante  de  Melch io r  Gh ise ls ,

on  dev ine  la  ten ta t ion  du  douÈe è t ' ,un  sent iment  d t impu issance rés ignée.  Le  sage

nous appara îÈ que lque peu désabusé e t  scept ique.  11  vo i t  avec  luc id i té  la  f ra -

gi l iÈé et les l imites de son idéa1 qui ne coincide pas avec un monde Èrop hu-

rnain ;  i l  af f i rme en effet  :
t tNous ne pouvons avancer autrement qutavec une extrême lenteur,  pas

à pas ,  e t  en t re  chaque pas  e t  le  su ivant  i l  y  a  tou te  la  fa ib lesse ,  tous  les

manquements ,  tou tes  les  e r reurs  dont  nous  nous  rendons couPab les t t  (3 ) .

Sous  l - tassaut  i rnpéÈueux des  ques t ions  d 'E tze l  qu i  a t tend de  lu i  des

conse i ls  sur  la  nan iè re  de  fa i re  régner  la  jus t i ce  dans  le  monde,  1a  réponse

de l téc r iva in  tombe,  te l  un  aveu dr impu issance :

"Je  n ta i  r ien  drau t re  à  répondre  que cec i  :  Pardonnez-moi ,  je  ne

suis qutun honune, un homme désarmé" (3).

I{assermann semble pressent ir  ic i  que cet aveu sera égalemenE le

s ien  à  la  f in  de  sa  v ie .  Avec 'son idéa l  nob le  mais  impu issant ; -  la  f igure  de

Melchior Ghisels rappel le cel le de Ruth Hoffmann, âme pure mais inadaptée au

monde.  Ces deux  personnages sont  les  témoins  d tune per fec t ion  qu i  semble  à  la

fois trop grande pour être vér i tablement cotrrpr ise des hommes et insuff isante

pour venir  à bout du mal qui règne dans le monde.

( l )  ï b i d . r  p .  3 5 5 .

(2 )  Me in  ! Ieg ,  p .  80 .

(3 )  Maur iz ius ,  p .  366.
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Quel les  que so ien t  les  v ic to i res  par t ie l les .  rempor tées  de  dro i te

e t  de  gauche,  Ie  ma l  es t  tou jours  p rê t  à  redresser  l -a  tê te .  11  es t  p résent

pargout dans le roman LtAffai le Mauriz ius ;  i l  st incarne en part icul ier dans

le personnage diabol ique de l . Iaremne-Warschauer qui,  face à Melchior Ghisels,

représente  exac tement  son cont ra i re .  Me lch ' io r  Gh ise ls  s res t  h issé  jusqutà  la

perfect ion morale, i l  se refuse à enfermer 1es homnes dans des catégories dé-

terminées eÈ ne veut voir en euK que des êtres humains dêbarrassés des apParen-

ces superf ic iel les plaquées sur eux par l rhistoire ;  chez l . Iarerme-Warschauer,

au  conÈra i re ,  on  ass isËe à  1a  négat ion  sys témat ique e t  rad ico . le  de  tou tes  les

va leurs .  Un cyn isme des t ruc teur  l ramène à  a t t i ser  tou tes  les  ba ines ,  à  ren for -

cer  1es  oppos i t ions .

[^Iaremme-I^Jarschauer ( l )  dont i l  a êtê quest ion plus baut,  esÈ un des

( l )  pour  t racer  Ie  por t ra i t  de  l r la remme,  Wassermann s res t  cer ta inement  insp i ré

de la personnal i té de Rudolf  Borchardt,  corune le prouve cétte leÈtre à t l 'a7-

ta Karlweis dans laquel le i l  rapporte une conversat ion avec Hofmannsthal
.  sur LtAffaire Uauriz ius :  "Am stârksten beri ihrt  hat ihn (=Hofmannsthal)

o f f f f i u r , d i e e r e i n e ' ' g à n z g r o B e ' ' E r f i n d u n g n a n n t e , u n d
a ls  w i r  voro  Urb i ld  spracben,  d .  h .  von  dem St i i ckchen R.  8" ,  das  dar in  i s t ,

lachte er und sagte :  nun, so hoch ist  B. in seinem ganzen Leben nichr ge-

k o m m e n " ,  1 7 . X . 1 9 2 7 ,  i n é d i t r M a r b a c h , T 3  2 1 6  1 9 .

Nous avons  tou t  l ieu  de  penser  que R.  B .  n tes t  au t re  que Rudo l f .Borchard t
dont  la  v ie  eÈ la  car r iè re  p résenten t  cer ta ines  ressemblances  avec  ce l les
de l,traremme.
Corune Borchardt,  Warernme esÈ drascendance juive; i l  est né à Thorn, son
nodè1e à  Kôn igsberg .  L tun  e t  l tau t re  on t  connu dans  leur  en fance l tun ivers
s lave  e t  l run ivers  german ique.  Leur  savo i r  es t  encyc lopéd ique e t  touche
aux domaines  de  la  ph i lo log ie ,  de  la  ph i losoph ie ,  de  l th is to i re ,  de  la  t ra -
d i t ion  re l ig ieuse judéo-chré t ienne. . .  Le  na t iona l i s rne  e t  la  germanomanie
de Borchard t rson " rêve  d tun  imper ium occ identa l  moderne"  (c f .  Jacques Grange,
Rudo l f  Borchard t  1897-1945 Cont i fbu t ion  à  l rE tude de  la  pensée conserva t r iée
e t  de  1a  Poés ie  en  A l l emagne  dans  1a  p re--
de doctorat dr Etat,  exemplaîr  retrouvent
chez ! , laremme : t t lndem er sich auf die histor isct,e t i terf  ieferung stûtzt ,  die
am Ausgang e ines  gesegneten  Mi t te la l te rs  durch  d ie  la te in isch-ùe l t i sche
F luÈ unterbrochen worden is t ,  e r r i ch te t  e r  im Ge is t  e in  rômisch-deutsches
Imperium, das von Sizi l ien bis Livland und von RoÈterdam bis an Cen Bospo-
rus reichÈ. Al les mup dieser Konstrukt ion.dienen, Kunst und Dichtung, Gàtik
und Barob,krRenaissance und Ant ike, ChrisÈus und l l i rchenvâter",  Mauriz ius,
P. 163 .  Même dans sa forme géographique, c(:  râve se rapproche âe-Eefuî-ae
B o r c h a r d t  ( c f .  G r a n g e ,  o p .  c i t . r  p .  6 8 1  e t  8 0 2  s q . ) .  L a  d é n a r c h e  i n È e l L e c -
tue l le  de  Wareuuoe,  l t idée  qu t i l  se  fa i t  de  la  cu lÈure  européenne e t  de  sa
miss ion  nond ia le  rappe l len t  éga lenenÈ ce l les  de  son modèLe.
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Suite de la note page 685

l ' Iais par ai l leurs, les deux personnal i tés ne sont Pas comParables.
Ltexistence àe Warenme est une suite de reniements, l f i t inéraire de Borchardt

est rect i l igne. La naissance juive eonst i tue pour Ie personnage rotranesque

un problème crucial ;  pour Borchardt,  né dans une famil le convert ie depuis

des générat ions a,t  prât.r tant isme, cette quest ion ne semble pas avoir  joué

un rôle fond:mental .  Enf in,  la pensée pol i t ique de Waremme est lo in de pré-

senter  la  r i chesse e t  sur tou t  les  nuances  de  ce1 le  de  Borchard t .

Certains Èrai ts du roodèle se retrouvent donc bien dsns la f igure ro-

manesque, mais nous ntavons pas affaire ic i  à un simple portrai t .  Wassernann

a Èrans for roé  les  données de  la  réa l i té ,  i l  l es  a  combinées  avec  drau t res

éléments et son personnage vi t  drune existence indépendante.

On peut aussi  penser que, comme beaucoup de ses conÈemPorains, l ' las-

sermann n ta-eu  qu tune v i " ion  par t ie l le  eÈ approx imat ive  de  Ia  pensée e t  de

l funivers de son roodèle {onÈ i l  aurai t  exagérê le nat ional isme et le conser-

va t isme.  On se  souv ien t  qu t i l  a  ê té  à  la  fo is  éb lou i  e t  dérou té  par  -  Bor -

chardt au moment où i l  a fai t  sa connaissance. (Cf.  supra'  p.  227).  Dans

cette hypothèse, les trai ts exce'rssi fs de la Personna
pondraiânt à la vis ion déformée que l{assernann aurai

l i té de Wareurme corres-
t  eu  de  -  Borchard t .
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personnages les plus énergiquernenÈ dessinés du roman, mais aussi un des plus

a n b i g u s .  À  l a  f o i s  " i n d i v i d u  d i a b o l i q u e  e t  g é n i e  u n i v e r s e l r r ( l ) ,  i l  a l l i e  u n e

intel l igence supérieure à la noirceur dtune âme félone. Drune intel l igence lu-

mineuse,  i l  es t  auss i  une c réa ture  des  Èénèbres  ;  od ieux ,  i l  es t  éga lement  p i -

toyab le .  L th is to i re  de  sa  ver t ig ineuse ascens ion  e t  son  ex t raord ina i re  ascen-

danc sur les êtres contrastent avec sa chute f inale dans Ia sol i tude eË dans

le  néant .

te  réc i t  de  sa  v ie  es t  ce lu i  d tune longue su i te  de  t rah isons  qu i ,

après lui  avoir  fai t  renier ses or igines juivesr le ramènent i rrémédiablement

à  e l les .  Ent re  ces  deux  pô les  de  son ex is tence,  I , r la re rnme-Warschâuer  sub i t  d ' in -

cessanÈes métamorphoses  e t  cherche va inement  à  s t insérer  dans  le  monde en ten tan t

tou tes  les  expér iences  poss ib les .

I l  d is t ingue lu i -même quat re  é tapes  essenÈie I1es  dans  sa  v ie  :

t ' la pér iode juive, la période germano-chrét ienne, 1a période internat ionale

drout re -ner  eÈ la  pér iode ac tue l le "  (2 ) .

f  Ce Ju i f  o r ig ina i re  de  Thorn  fa i t  t rès  tô t  l fexpér ience du  ghet to .

e t  de  1 'an t isémi t i sme,  ce  qu i  I 'amène à  la  révo l te .  Ma is  au  l ieu  d 'ê t re  d i r i -

gée contre les oppresseurs de sa cof i l l1unauté dtor igine, sa révolte est dir igée

contre les membres de cette comnunauté et el le se mue très rapidement en haine

à leur  égard .  I l  roug i t  d 'ê t re  Ju i f  e t  b ien tô t  i l  ne  vo i t  d rau t re  so luE ion  que

cel le du reniement :

" J e  l e s  h a i s s a i s  t o u s ( . . . ) ,  à  1 ' é c o l e  j e  t r e m b l a i s  d e  h o n t e  e t  d r i n -

d ignat ion  quand on  prononça i t  seu lemenE le  mot  de  Ju i f ( . . )cornme je  ne  les  a ima is

p â s r  j e  m e  l i b é r a i  d e  t o u t e  s o l i d a r i t é "  ( 3 ) '

Alors cormence la période al lemande eÈ chrét ienne de sa vie.  I l

tourne le dos à une corimunauÈé q.r t i l  abhorre eÈ recherche I tappartett" t i ""  à une

coûtrounauté qutil idolâtre :

, , J e  h a ï s s a i s  d t u n  c ô E é ,  i  
t a i m a i s  d e  l r a u t r e .  J t a i m a i s  l e u r  l a n g u e .

Leur  langue ?  l " [a  langue ! ( . . .  )J ta ima is  leur  h is to i re ,  leurs  héros ,  leurs  chants ,

leurs  paysages,  leurs  v i l les .  J ta ima is  tou t  ce la  d tun  amour  p lus  p ro fond que le

Maur iz ius ,  p .  162.

I b i d . ,  p .  3 2 O .

( l )

( 2 )

( 3 )  I b i d . ,  p .  309 /310 .
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leur  e t  je  le  comprena is  mieux"  ( l ) .

De même qut i l  veut se fondre dans l tunivers al lemand, i l  se dé-

poui l le toEalement de son judaisme pour se convert i r  au cathol ic isme. A la

mor t  de  sa  mère ,  iL  la  fa i t  passer  Pour  chréÈ ienne,  i l  é l in ine  de  sa  v ie  un

père  gênant  e t  s t invente  des  ancêt res  s i lés iens  ;  en f in . .  i l  es t  adopté  par

un in te l lec tue l  ca tho l ique eÈ le  Georg  I ' {a rschauer  qu ' i l  é ta i t '  Par  sa  na is -

sance devient Gregor Warenrme. Le syobol isme de ces deux noms Èraduir  l tambi-

guïté fondamentale du personnage, sa fausse si tuat ion à la l - in i te de deux mondes '

L rau teur  lu i -même semble  hés i te r  en t re  ces  deux  appe l la t ions  ou  p lu tô t  i I  s ten

ser t ,  passant  perpé tue l lement ,  de  I tune à  l rau t re '  Pour  Eont re r t le  cô té  insa is is -

sab le  de  ceEte  f igure , .dés ignée d tabord  sous  13  1om 
de ys lgnrmê,  pu is  sous  ce lu i

de Warer 'me- 'rùarschauêEr r . . .  Ou de l , larschguersslareq[Ue.eË enf in SOuq

celui. de t{afschauer . Warermre est Ie'ùom de lthott*re que le personnage voudrait

être, Warschauer le nom de celui  que, contre son gré, iJ-  doi t  être. Wareume-

\nlarschauer qui ne veut jamais être lui-même mais toujours un autre, ne peut Pas

échapper  à  sa  des t inée.  Un temps duranÈ,  i l  lu i  es t  PPss ibLe de  jouer  la  comédie ,

ura is  b ien  v i te  i l  dou te  de  son ident i té  e t  i l  es t  f ina lement  cont ra in t  de  se

rep l ie r  sur  ce  qu i  consËi tue  les  vér i tab les  bases  de  sa  v ie .

Dans un  ges te  de  dé f i ,  i l  se  por te  à  l rex t rêne opposé de  sa  na issan-

ce .  I I  dev ien t  membre  des  soc ié tés  po l i t iques  les  p lus  fe rmées,  adhère  aux  doc-

t r ines  na t iona l i s tes  e t  an t isémi tes  tou t  en  prêchant  un  ca tho l i c isme in t rans i -

geant  ;  i l  réa l i se  a ins i  une éEonnante  conc i l ia t ion  d ' idées  po l i t iques  e t  re l i -

gieuses et rêve dtune Èransformation de l tEurope sous I t inf luence du monde ger-

manique :

t 'L t idée  d tune Europe métamorphosée,  d rune un i té  conÈinenta le  sous

lthégéroonie de l tAl lemagne, sous une hégémonie germano-romaine, l renEhousias-

m a i t "  ( 2 ) .

B ien tô t  l tEurope nres t  p lus  un  champ drac t ion  à  sa  mesure  e t  i l

déc ide  dra l le r  por te r  en  Amér ique son nouve l  évang i le .  11  s tes t ime inves t i  d tune

miss ion  sp i r i tue l le  e t  p ré tend insu f f le r  au  jeune cont inent  " l tespr i t  de  l rEu-

ropet ' .  Mais i I  se heurte à l rAnérique comme au roc inébranlable de la matière

et i l  doi t  constater que le jeune dynamisme de ce pays ne laisse aucune place

aux préoccupat ions  sp i r i tue l les .

( l )  I b i d . r  p .  3 1 0 .

(2 )  ï b id .  ,  p .  3 r2 .
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Sa mission es! un échec cuisant.  Les nombreux Juifs exi lés avec

l-esquels i l  est en contact en Amérique, lui  font redécouvrir  leur grande tra-

d i t ion  re l ig ieuse.  11  comprend a lo rs  qu ' i l  es t  passé à  cô té  de  ]a  vér i t ,é  e t ,

i r rés is t ib lement ,  la  rena i " r " r , " "  de  Georg  Warschauer  co  ence à  s 'opérer  en

lu i ,  i l  es t  ramené vers  le  monde de  ses  or ig ines .  Ma is  i l  esE désormais  t rop

tard .  A  Ber l in  où  se  te rmine  sa  course  audac ieuee,  i l  mène l tex is tence p i toya-

ble dtun ange déchu. I , Iare'nme-Warschauer stest détrui t  lu i-même et i l  f in i t .

dans  un  n ih i l i s rne  d toù  ne  peuvent  p lus  le  t i re r  n i  la  néd iÈat ion ,  n i  la  lec tu re

des  ouvrages  de  ph i losoph ie  e t  dep ié té  ju ives  qu i  cons t iÈuent ,  à  I texc lus ion

de tou teaut re ,  sa  b ib l io thèque ber l ino ise .  La  vo ie  de  la  t rah ison eÈ de la

négat ion  qur i l  a  cho is ie ,  I ta  eondarnné à  ce t te  so l i tude  to ta le  qu i  es t  ma in te -

nant la sienne.

Alors que chaque horrne peut se reconnaître en Melchior Ghisels,

Waremme-l , larschauer est réprou' .ré par tous. Alors quton vient chez I ' le lchior

Ghisels cortrne en un l ieu de pèler inage, Warenrme-lJarschauer nta réussi  à sratta-

cher  n i  l rA l lemagne,  n i  l lAmér ique,  i l  n ta  réuss i  à  s r in tégrer  n i  au  ca tho l i -

c isme,  n i  au  juda is rne .  11  es t  l rhor rne  sans  fondement ,  l ' épave humaine  t rag ique-

ment ramenée à son point de départ  mais désormais incapable dty trouver un

r e f u g e  ( l ) .

Auss i  sombre  e t  auss i  d i f fé ren t  qu ' i l  so i t  de  1a  f igure  de  l " le lch io r

GhiseIs,  1e personnage de Waremrne-Warschauer nous semble porter témoignage du I

propre desÈin de lrauteur et,  en un cert ,ain sens, nous soutrnes tênté de lui

accorder  une va leur  de  confess ion .  Tout  se  passe en  e f fe t  comme s i ,  en  racon-

tanÈ I thistoire de tr Iaremne-Warschauer,  Wassermann avait  voulu conjurer un dan-

ger qui le guettai t  lu i-rnêne. Les choix que fai t  le personnage,sont autant de

ten ta t ions  surmontées  par  l rau teur .  L lassermann nous  a  d ta i l leurs  inv i tés  à  ce

rapprochement en faisant dire à son héros :

"Dans chaque vie i l  y a un moment où lrhomme peut choisir  entre

deux  tendances  d iamét ra lement ,  opposées de  sa  na ture . . .  J taura is  pu ,  sous  une

impu ls ion  qu i ,  pour  des  ra isons  insondab les ,  ne  se  produ is i t  pas ,  deven i r  un

chef  des  Ju i fs ,  un  Lu ther  du  judaïsme"  (2 ) .

( l )  Dtaucuns trouveront invraisemblable son adhésion aux doctr ines nat ional is-
tes  e t  anÈisérn i tes ,  ma is  l rauLeur  peut  i c i  se  p réva lo i r  de  rnodè les  rée ls .
En e f fe t ,  l ran t isémi t i s rne  ju i f ,  quo ique ra re ,  a  ê tê  une réa l iÈé  dans  les
pays germaniques, de même quelrad.miret ion de lrAl lemagne se rencontrai tdrez

'  
beaucoup 6s  Ju i fs  venus  de  I 'Es t .  Vo i r  à  ce  su je t  :  P ie r re  Ange l ,  op .  c i t .
p .  l 0 2 .

(2 )  Maur iz ius ,  p .  308.
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De même.que !,Iarenrme-l'larschauer aurait pu devenir, coûIme il le dit

Iui-mêrne, un ttluther du judaismett, il semble bien que Wassernann ait é.té lui

auss i  ten té  par  des  soLut ions  d i f fé ren tes  de  ce l les  qur i l  a  en  dé f in i t i ve  re -

t .enues  ;  on  se  souv ienÈ de l raveu qur i l  en  fa i t :

" I1  fu t  un  Èemps. . .  où  j r .ava is - l t impress ion  de  pouvo i rns  l ibérer

de ces l iens énigmatiques qui sont imposés par l rappel venu de lrextér ieur

p lu tô t  que par  une vo ix  venue de  l t in té r ieur  de  Lrê t re" - ( l )  
'  " r

I1 y a bien eu chez Wassermann la tentat ion de Ia rupture. 11 est

t rès  é tonnant  de  consÈater  que les  des t inées  respec t ives  de  l rau teur  e t  de  son

personnage co Ïnc ident  jusqu 'à  un  cer ta in  moment  où  i1s  se  t rouvent ,  l run  e t

l rautre, placés devanÈ un même choix.  I ls sont tous deux confrontés aux mâmes

réa l i tés  eÈ leurs  réacEions  in i t ia les  sont  semblab les .  De par t  eE drau t re '  on

constate une ambiguité des rapports avec la co unauté juive et le même atta-

chement sans réserve à la patr ie al lemande. La même quest ion surgi t  :  faut- i l

conÈinuer à être soi-même ou bien tenter de devenir  un autre ? Crest alors que

les  deux  des t inées  évo luent  dans  deux  d i rec t ions  opposées.

I^Iassernann évolue vers un humanisme qui lui fait rechercher une

synthèse en t re  les  deux  un ivers  auxque ls  i1  a  le  sent imenÈ drappar ten i r ,  tan-

dis que l{areume-l , t rarschauer choisi t  la voie du reniement.  En racontant l rhisÈoi-

re  de  son héros ,  l tau teur  a  vou lu  mont re r  que la  remise  en  ques t ion  des  or ig i -

nes, la négat ion et la cr i t ique totales ne pouvaient déboucher que sur Ia des-

t ruc t ion  de  la  personna l i té  e t  sur  le  n ih i l i sme.  Son idéa l  res te  man i fes tement

celui  qut incarnent Benda et Melchior Ghisels,  Waremne-Warschauer est l rhomme

q u t i l  a  r e f u s é  d r ê t r e .

Benda et Melchior Ghisels montrent l texemple de deux fortes person-

nal i tés dont Ia première peut espérer une insert ion dans l tunivers al lemand et

la seconde réal iser harmonieusement sDn insert ion dans Ia communauté des ho'nmes.

Benda se veut.  à ]a fois Jui f  et  Al lemand, i l  lut te pour que lui  soiÈ reeonnue'

sa double appartenance et le roman dans lequel i l  apparaît  - t - .  9""h.*" 
"""  

Ot"*

proclame la possibi l i té d'une syrnbiose entre le judaÏsme et la germaniÈé.

Melchior Ghi.sels parvient à faire une totale unanimité en PorEant à leur per-

fect ion ses qual i tés humaines. Les dist inct ions sortrnaires entre "Al lemands" et

"Jui fs" disparaissent totalement,  i1 est reconnu comme un ho'nme parmi les

( l )  S e l b s t b e t r a c h t y n g e n ,  p .  l 0 7 .
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honrnes. Ltun et,  l rautre de ces deux personnages parviennant à faire échec à Ia

sol i tude et sont des êtres harmonieux et équi l ibrés. Par des voies di f férentes,

i ls réussissent à Èrouver leur.  place dans le mi l ieu huurain qui est le cadre de

leur existence. Mais nous savons que la pensée humaniste dont Melchior Ghisels

esÈ le porte-parole se trouve gravement remise en quesËion par l rauteur à par-

È i r  des  années 30 .  A  l tespo i r  succède un  pess imisme dont_ téno ignent  les  écr i t s -

théoriques, mais qui se l i t  également,  dans lroeuvre romanesque.

Dès l93 l ren  e f fe t ,  1e  roman Etze l  Àndergas t_  remet  en  ques t ion  tou t

l racqu is  des  oeuvres  an tér ieures .  0n  y  vo i t  s re f fondrer  les  espérances  de  Benda

et  l r idéa l  de  Melch io r  Gh ise ls .  Ce roman présente  un  personnage ju i f  qu i ,  ma l -

g ré  ses  ra res  appar i t ions ,  a  une impor tance p lus  que marg ina le .  Par  oppos i t ion

à ses devanciers, Max Mewer est 1tho"-e pr ivé de Èoute appartenance, une f igure

so l i ta i re  e t  g r inçante .  11  nren t , revo i t  aucune poss ib i l i té  d téchapper  à  sa  con-

di t ion tragique d'ho"rne jui f  placé en ni l ieu al lemand.

A lors  que r ien  dressent ie l  ne  sembla i t  séparer  Benda de  l rA l lemagne,

tout éloigne Max Mewer de l tunivers germanique. I1 es' t  autre et i l  se ressent

comne Èel,  conme déf ini t ivement.  di f férent.  Sa dest inée est une dest inée spéci-

f ique  ;  la  d i f fé rence qu i  le  d is t ingue des  au t res  esÈ à  la  fo is  de  na ture  phy-

s ique e t  psycho log ique.  A lo rs  que chez  Benda e t  Me lch io r  Gh ise ls  les  ques t ions

de race ne jouent aucun rôle, Max Mewer semble margué par sa naissance jusque

dans son apparence physique :

"Son v isage le  dénonça i t  à  tous  ceux  qu i  se  la issa ien t  a l le r  à  la

moquer ie  e t  à  la  ha ine"  ( l ) .  f f  y  vo i t  une c ruauré  in jus te  du  sor t  dont  i l

staccomode avec une ironie amère. Très vi te i l  comprend qut i l  ne peut échapper

à lui 'qême et,  que le monde al lemand dans lequel i I  v i t  l ta pour toujours enfer-

mé dans une catégorie déterrninée et condamnée à la souffrance :

"Peut -ê t re  ava i t - i l  espéré  un  jour  ne  pas  devo i r  ê t re  ce lu i  qur i l

é ta i t .  F ina lement ,  i l  ava i t  compr is  qu ' i l  ne  pouva i t  échapper  à  lu i -même.

Lramertume corrosive de son âme Ie poussait  non seulement à se reconnaît ,re

(Jui f) ,  mais encore à exagérer sa condit ion avec une èouffrance rnêIée de cynis-

ne" (2)

( l )  E t z e l ,  p . 489 .

490 .( 2 )  I b i d . r  p .
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De même touÈe sa vie psychologique est déterminée par sa naissance

Lth is to i re  de  son f rè re  a îné  qu i  s tessu ic idé  après  avo i r  é té  exc lu  d tune cor -

porat ion d'étudiants dont i l  avait  été luiroêne le fondateur,  1 '"  profondément

marqué et a or ienté de manière décisive 1tévolut ion de sa pensée. Ltunivers

psychologique de l '1ax Mewer nous est présenÈé co e un univers spécif ique que

tou te  au t re  personne,  gu i  n tes t ,  pas  d to r ig ine  - iu ive .  a  le  p lus  g rand na l  à

comprendre, ce qui donne l ieu à une intéressante conversat ion entre Etzel An-

dergast et Max Mewer.

Toute sa vie,  EtzeL a cru comprendre les préoccupat ions de la com-

m u n a u t é  j u i v e .  E n  f a i t ;  i l  d o i t  r e c o n n a î t r e  q u t i l  n ' e s t  j a m a i s  r e s t é  q u ' à  l a

sur face  des  choses .  Face à  son in te r locu teur ,  i l  a  une souda ine  révé la t ion .

Dans un  é lan  de  sSrmpath ie ,  i l  es t  capab le  de  se  pro je te r  à  l r in té r ieur  du  moi

étranger et de le comprendre en profondeur.  Mais une te1le project ion et une

te l le  compréhens ion  ne  sont  poss ib les  qu tà  de  ra res  ins tan ts  eE chez  de  ra res

ind iv idus  pr iv i lég iés ,  par t i cu l iè rement  d ispon ib les  co 'nme l resE Etze l  à  ce

moment là 2 f
'En  ce t te  heure  où  la  sens ib i l i té  de  son corps  é ta i t  auss i  v ive

que s t i l  eû t  é té  dépou i l lé  de  sa  peau,  où  ses  sens  é ta ien t  bou leversés  eÈ ses

ner fs  s i  tendus  qu t i l  aura i t  a imé fondre  en  la rmes,  i l  v i t . . . .  Max l ' l ewer  sous

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

Des  ind iv idus  de  la  t rempe drEtze l  ne  représenten t  que de  ra res

except ions ,  s i  b ien  que la  des t inée e t  les  expér iences  de  Max Mewer  sont  en

déf ini t ive toÈalenent incoununicables. Max Mewer est enfermé dans un univers

que personne drau t re  ne  peut  pénét re r .  Pour  la  p ren iè re  fo is  dans  l toeuvre

romanesque de lr lasseruann, la barr ière entre l tunivers drun personnage dtor igi-

ne  ju ive  e t  l tun ivers  a l lemand semble  in f ranch issab le ;  pour  la  p rern iè re  fo is ,

les  oppos i t ions  sont  i r réduc t ib les .  I1  peut  ex is te r  dans  le  monde a l lemand

quelques êtres comme Etzel Andergast capables dtune véri table synpathie, mais

la  g rande masse des  A l lemands res t .e  par fa i tement  insens ib le .  Consta ta t ion  d fun

pess imisme fonc ie r  qu i  s rexp l ique par  Ia  p r ise  de  consc ience déch i ran te  de  la

s i tua t ion  po l i t ique  de  I 'A l lemagne des  années 30 .  Pour  1a  première  fo isz i l  es t

fai t  directement al lusion dans un roman à la rnontée du nazisme, reprêsenté ic i

par le personnage de Grûnnè. Manifestement,  Wassermann pressent I ' i rminence

de la  ca tas t rophe e t  i l  en t revo i t  la  ru ine  de  ses  espérances .
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LtAl lemagne ne veut ni  ne peut plus comprendre, el le a reconst i-

tué les anciennes barr ières et el le stapprête à exclure Le Jui f  de la coulmu-

nauté  na t iona le .  L tespo i r  d rune "humanisa t ion"  len te ,  ma is  cont inue,  de  l rhu-

man i té  s tes t  évanou i .  I l  ne  resÈe dans  ce  monde hos t i le  que la  réa l i té  d fune

souf f rance in jus te ,  i l  ne  subs is te  que ce t te  des t inée de  misère  dont  la  dure-

té des hormes a fai t  une réal i té à laquel le la coûmunauté juive d'Al lemagne

ne peut échapper malgré la bonne volonté qui est la sienne. Ce pessimisme et

ce désespoir  s 'exprimenÈ dans la "chanson du Juif"  ( .1-dgdigg) ( l )  que chante

I " lax  Mewer .  Ces  t ro is  s t . rophes  po ignantes ,  dont  on  sa i t  qu 'e l les  on t  é té  eom-

posées par  L lassermann lu i -mâne (2 ) ,  reEracent  I 'h is to i re  du  peup le  ju i f .  E l les

d isent  coûElen t  l ré lec t ion  s res t  rap idement  muée en  rna léd ic t ion ,  e l1es  dép loren t

1a détresse matér iel le et Ia souffrance morale d rune coutrnunauté humaine exi lée

en te r re  é t rangère  e t  la issent  peu de  p lace  à  l tespo i r .  Cet te  chanson rappe l le

étrangeuent le chant de Zacharias Narr dans le premier roman, Les Jui fs de

Zirndorf .  A la strophe de Zacharias Ndrr :

"Der Jud Ahasverus weit  und brei t

Vor al ters und vor dieser Zeix

Bekannt,  geht nun durch die Welt" .

font écho les paroles de Èlax Mewer : "Ich komm vom Ànbeginn der hlelt und geh

ans End der  Ze i ten" .

Ces deux chansons ont,  à nos yeux, une valeur symbol ique. Compo-

s é e s  l f u n e  e n  1 8 9 7 ,  l r a u È r e  e n  1 9 3 1 ,  e l l e  s e  s i t u e n t  p r e s q u e  a u x  d e u x  p ô l e s

exErêmes de la product ion romanesque de lrauteur ;  el les marquent le point

de  dépar t  e t  le  po in t  d tabout issement  de  sa  ré f lex ion ,  la  seconde a t tes tan t

un retour à des senÈimenÈs très voisins de ceux qutexprime la prernière. Le

point de départ  est l -a conscience aigui i  du manque drappartenance de lrhourme

jui f  à la cormnunaut,é dans laquel le 1'a placé le dest in.  Cet hornne nous est

présencé comme un erranÈ qui chemine à travers le temps et l respace. Au point

d tabout issement  se  dess ine  la  même menace de  1rex i I ,  du  dérac inement  e t  d run

cheminement  absurde à  t ravers  l th is to i re .  Ent re  ces  deux  pô les ,  se  s i tue  une

existence passionnée, vouée à la recherche de I tappartenance à la coumunauté

nat ionale al lemande et drune adopt ion par un pays reconnu conune la seule et

vér i tabLe par r ie .

( l )  I b i d . ,  p .  4 9 4 .

(2 )  e f  .  S .  B ing ,  Jakob h lassermann,  l93 l  '  p .  281.
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Les di f férent.es part ies de I toeuvre romanesque reproduisent donc

Èrès  f idè lement  les  s tad .es  success i f , sde la  pensée de  l rau teur ,  te ls  que nous

avons cherché à  les  ana lyser . ,À ins i ,  de  même que les  dern iè res  pages des  Se lbs t -
beErachtungen ténoignent drun retour aux or igines eÈ à la conscience de I tappar-

tenance à la cormunauté juive, de même les derniers romans font apparaître un
rega in  d r in té rê t  pour  les  thèures  spéc i f iquement  ju i fs .  Nous avons  s igna lé  p lus

haut  ( l )  que le  tou t  dern ie r  p ro je t  de  Wassermann é ta i t  ce lu i  d tun  roman du

Juif  errant,  dtun t tAhasverusromaatt .  De nouveau lrauteur trouvait ,  co e au temps
de ses  premiers  l i v res ,  une source  d t insp i ra t ion  dans  les  mythes  e t  dans  les

légendes du  peup le  ju i f .  Ma is ,  para l lè lement ,  i l  ne  cessa i t  pas  de  se  cons idé-

re r  coû Ime A l lemand.  Se lon  Mar ta  Kar lwe is ,  i l ' aura i t  d i t ,  que lques  ins tan ts

avant sa mort :

"Je suis né Àl lemand, j  tai  vécu en Al lemand eÈ je veux mourir  en
A l l e m a n d "  ( 2 ) .

La conscience drune double appartenance aux communautés al lemande

et  ju ive  res ta i t  en t iè re ,  ma is ,  sous  Ie  po ids  des  événements ,  I tespérance

dtune harmonieuse synthèse entre l tAl lemagne et le judaïsme ét,ai t  devenue plus

f rag i le .  I1  ne  res ta i t  que la  sensat ion  dou loureuse d . tune déch i ru re  in té r ieure
e t  le  goût  amer  de  1réchec ,  ce  que t radu i t  l raveu fa i t  par  Wassermann qu inze
jours  avanE sa  f in  e t  que nous  rappor te  Th.  Mann :  "Je  n ta i  p lus  env ie  de

v i v r e "  ( 3 ) .  E n  1 9 3 3 ,  l t h i s t o i r e  a v a i t  e u  r a i s o n  d e  r r e s p é r a n c e .

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

( 2 )  U .  K a r l w e i s ,

(3 )  InLroduc t ion

288 .

o p .  c i t .  ,  p .  9 5 .

au  l i v re  de  MarËa Kar lwe is ,  p .  V I .
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LES RACINES'DE LIOEUVRE

Nous avions une double raison dranalyser longuement les rapports

de Wassermann avec 1rAl l -emagne et avec Ie judaisme. Non seulenent cet aspect

de  l toeuvre  possède la  va leur  d run  témoignage h is to r ique,  ma is  encore  ce  con-

f l i t  en t re  la  na issance e t  I 'appar tenance na t iona le  nous  semble  représenter

une sorEe d'expérience fondamentale qui a donnê à toute la product ion romanes-

que de  l rau teur  une tona l iÈé  par t i cu l iè re  e t  lu i  a  imposé cer ta ins  thèmes.

La valeur de téuoignage histor ique esÈ indéniable:.  Tout d 'abord,

quo i  qu ton  a iÈ  pu  d i re  de  son hypocondr ie  e t  de  son pess imisme fonc ie r ,  Wasser -

mann nous apparaît  comme un analyste clairvoyant des phénomènes pol i t iques et

soc io log iques  de  son temps.  Cer tes ,  dans  te l  ou  te l  cas  préc is ,  sa  sens ib i l i té

es t  exacerbée à  l rex t rême e t  les  appréc ia t ions  qu t i l  por te  sur  te l  ou  te l  évé-

nement part icul ier peuvent sembler quelque peu subject ives, mais la plupart  du

temps la souffrance exaspérée qui esL la sienne lui  confère une sorte de luci-

di té et son jugement en devient même quelquefois prophét ique.

Col lune un bon nombre drécr ivains al lemands, i l  a ressent i  sous lrEm-

p i re  w i lhe lmin ien  la  cassure  avec  une soc ié té  fo r tement  h ié rarch isée,  d iv isée

dans ses  goûts  e t ,  ses  préoccupat ions  e t  i l  a  souf fe r t  de  son iso leuent  d rar t i s -

te  dans  un  monde possédé par  la  f ièv re  économique,  po l i t ique  ou  mi l i ta i re .  l la is

en  ra ison de  sa  na issance,  i l  a  souf fe r t  avant  tou t  des  perpétue l les  fausses

réponses apportées aux aspiraÈions de la cournunauÈé juive dtAl lenagne. Dès le

tournant .  du  s ièc le ,  son  regard  c la i rvoyant ,  a  démasqué l r imper fec t ion  e t , la  f ra -

gi l i té dtune émancipat ion sans cesse promise et af f i rmée dans les text,es, mais

jaurais totalement accordée eÈ réal isée dans les fai ts.  Après la première guerre

mond ia le ,  i l  a  ass is té  à  Ia  recrudescence sauvage de  l ran t isémi t i sme a l lemand e t

son l . ivre Mein Weg als DeuÈscher und Jude a Ie méri te de poser clairemenE le

prob lème de I ! inser t ion  des  Ju i fs  dans  la  co  unauté  na t iona le  e t  de  dénoncer

1révo lu t ion  de  cer ta ins  couranÈs de  pensée vers  une inLo lé rance tou jours  p lus

intransigeante. Les jugements portés dans cet ouvrage ont semblé trop pessimis-

tes et exagérés à certains, mais, quand on songe que Mein l^Ieg fut  publ ié seu-

lement quatre ans avant Mein Kampf, on est plutôt tenté draccorder à ces jng.-

ments la valeur drune prérnonit ion. De même.. l rhisEoire douloureuse de Max Mewer

racontée dans Etzel Andergast. ,  nous apparaÎt  corïme une vision ant ic ipée du sorÈ

qu i  fu t  ce lu i  des  Ju i fs  d rA l le rnagne à  par t i r  de  1934,  eÈ les  dern iè res  pages
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des Se lbs tbe t rach tungen, .  pub l iées  deux  ans  avant  la  p romulga t ion  des  " lo is  de

Nuremberg" en 1935, nous prouvent que Wassernann avait  pressent, i  Ia tragédie

future et qut iL avait  su en interpréter les gerrnes avec une lucidi té qui f i t

faute à beaucoup.

Lroeuvre et la dest inée de l^Iassermann portent également Èémoignage

de la  souf f rance e t  des  e f fo r ts  d run  bon nombre  d técr iva ins  a l lemands d tor ig i -

ne juive dans le premier t iers du 2Oèrne siècle. Conme lui ,  beaucoup drentre

eux  on t  ressent i  une d isharmon ie  in té r ieure  e t ,  ten tê  d 'y  renéd ier .  p lacés  en t re

une tradi t ion juive léguée par Ia naissance eÈ une culture al lemande apportée

par  1 réducat ion ,  i l s  on t  généra lement  cherché à  se  dé f in i r  par  rappor t  à  e l1es
eÈ à  t rouver  un  équ i l ib re  en t re  ces  deux  pô Ies  de  leur  ex is tence.  Les  réponses

qut i l s  on t  apPor tées  sont  d iverses  e t  nombreuses .  E l les  dépendent  du  te rnpéra-

ment '  du  degré  p lus  ou  moins  impor tan t  d 'adhés ion  à  la  t rad i t ion  ju ive ,  de

l ra t t i rance prus  ou  moins  fo r te  exercée par  I tun ivers  german ique.

La voie de l , Iassermann esl-  une voie or iginale. El1e esÈ cel le de
Ia synthèse ent,re un hêri tage jui f  sans doute largement dépoui l lé de la tradi-

t ion rel igieuse orthodoxe mais néanmoins reconnu corme une réal i té psychologi-

que eÈ un des fondements de la personnal i té,  et  un monde al lemand aduris,  sans

réserve  aucune,  cor t le  la  seu le  pa t r ie  e t  le  seu l  domaine  poss ib le  de  l rac t i v i té

inÈe l Iec tue l le  eË ar t i s t ique .  Wassermann a  cherché sa  v ie  durant  à  parven i r  à

1 'harmon ie .  11  s tesÈ d tabord  a t taché à  dé f in i r  ces  deux  un ivers  auxque ls  i l

ava iÈ  le  sent iment  d rappar ten i r ,  mont ran t .  leur  o r ig ina l i té ,  ma is  ins isÈant  sur
leur parenté et Leur complémentar i té,  tentant de rapprocher des points de vue

dont  i l  es t ima i t  que seu l  l tobscurant isme des  s ièc les  passés  les  ava i t  a r t i f i -

c i e l l e m e n t  o p p o s é s  l r u n  à  l r a u t r e .  D e v a n t  1 f é c h e c  d e  c e È t e  t e n t a t i v e ,  i I  n r a

voulu reÈenir  de i thouroe al lemand et de l rho'rrme jui f  que leur comnune humanité,

pensant ainsi  faci l i ter une entent.e au plus haut niveau entre des individus

débar rassés  de  tous  les  s ignes  super f i c ie ls  par  lesque ls  I th is to i re  ava i t  p ré-

tendu les  d is t inguer .  Ma is  à  la  f in  de  sa  v ie  i l  a  dû  cons ta te r  que sa  pensée

ne pouva i t  fa i re  l runan imi té  dans  un  monde qu i  con t inua i t  à  ins is te r  sur  les
oppos i t ions  e t  t raça i t  une f ron t iè re  in f ranch issab le  en t , re  1 'un ivers  ju i f  e t

l tunivers al lemand. Ainsi  l , lassermann se trouvait  ramené par la force des

événements  à  la  d isharmon ie  des  premières  années e t ,  en  ou t re ,  l respo i r  de  sur -

monter  un  jour  la  dua l i té  de  son ê t re  lu i  é ta i t  désormais  en levé .

In té ressant  en  so i ,  le  conf l i t  qu i  a  marqué I tex is tence de  Wasser -

mann nous semble également éclairer son oeuvre et en faci l i ter la compréhension

et l tappréciat ion. Nous sormes tent,é de voir  en lui  la racine même de la pro-

duct iou romanesque de l-rauteur.  -
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L 'expér ience précoce e t  durab le  de  l rhos t i l i té  du  monde,  a ins i  que

la volonté de puiser aux deux sources et de conci l ier les deux sphères, al le-

mande et ju ive, ont inf luencé le choix des personnages et fourni  des Ehèmes

e s s e n È i e l s .

Conrme ces Al lemends et ces Jui fs au tempérament excessif  que

Wassermann dépeint dans ses écr i ts théoriques, les personnages de ses romans

sont souven! caractér isés par la démesure. Certains sont candides eE innocents

coïrïme Gaspard Hauser ou Ruth Hofrnann, drautres retors, mystér ieux et sataniques

comne l^Jaremre-I^ larschauer ou Phi l ippine Schirnmelweis.  Certains sont drune r iches-

se insolenÈe co e Cranrmon, dtautres sont des parias de l thur irani té cotI t roe ces

déshér i tés  à  qu i  Chr is t ian  Wahnschaf fe  d is t r ibue  sa  fo r tune.  Cer ta insr  comme

Eva Sore l ,  réc lamenÈ e t  ob t iennenÈ tou t  de  l rex is tence,  d rau t res  gcorme E l l i

Jahn sont  perpé tue l lement  f rus t rés  des  jou issances  de  la  v ie .  Cet te  répar t i t ion

des personnages en bons et en méchant,s,  en heureux et en misérables, correspond

souvent à une vision uranichéenne du monde. Ltexpérience de la souffrance a ame-

né l tau teur  à  rechercher  par tou t  dans  le  monde les  gennes d 'un  mal  qu t i l  f in i t

par croire omniprésenE et qui  st incarne dans des personnages odieux chez qui

les  dé fauÈs e t  les  v ices  sont  por tés  à  leur  paroxysme.  Para l lè lemenÈ,  La  rê -

f lex ion  impose l t idée  drun  b ien  idéa l  e t  l r i rnag ina t ion  e t  le  rêve  fon t  na î t re

ces  f igures  presque i rée l les  dans  leur  per fec t ion ,  chargées  de  fa i re  t r iompher

les  jus tes  causes .  A  la  fo rce  du  Ba l  s topposent  les  âmes témoins  d tune f ra îcheur

nat ive conme Gaspard Hauserrau cSmisrne destructeur et à la perversi té stoppo-

sent  les  qua l i tés  de  coeur  d run  Chr is t ian  lJahnschaf fe  e t  la  luc id iÈé drun  Et .ze l

Andergast.  l ' la is la sympathie de lrauteur va surtout aux déshéri tés'  aux incom-

p r i s ,  a u x  s o l i t a i r e s ,  à  t o u t e s  l e s  v i c t i m e s  d e  I t i n j u s t i c e .  C t e s t  p o u r q u o i  t a n t

de  ses  héros  sonÈ des  ê t res  souf f ran ts ,  inu t i lement  ma lmenés par  l rex is tence.

I1 ne nous semble pas non plus gue l ton puisse comprendre les thè-

mes cenEraux de son oeuvre sans faire appel à ses expériences dans lrunivers

a l lemand.  A ins i  le  noot i f  essent ie l  de  Ia  "paresse du  coeur "  n res t  r ien  drau t re

que la  p ro jec t ion  dans  le  domaine  l i t té ra i re  de  I 'hos t i l i t .é  de  ce t  un ivers  e t

toute la pensée hurnanitaire de Wassermann découle de ce choc quri l  a ressent i

avec le monde extér ieur

Inlassenrann a lui-même cherché à définir Ie centre de gravité de sa

product ion. 11 considère que toute oeuvre romanesgue storganise autour drun

grand thème central  ;  ct .Lez lui ,  ce thème central  est celui  de la just ice, de

1 |  équité :
t tsans aucun doute, on peut résumer l foeuvre de touÈ auteur impor-
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a

t a n t  e n  u n e  i d é e  c e n t r a l e .  C h e z  m o i ,  c r e s t  l t i d é e  d e  j u s Ë i c e "  ( l ) .

Tous les aut.res thèmesr gue ce soi t  celui  de la "paresse du coeur",

celui  de l t innocence bafouéer.  celui  de l tadolescent rédempteur ou bien encore

celui  des inégal i tés sociales, gravi tent autour de ce not i f .  Et Wassernann

reconnaît  que cresÈ sa qual i té de Jui f  placé en roi l ieu al lemand qui a inposé

à sa  produc t ion  ce tÈe idée d i recEr ice  :

"qu ton  le  veu i l le  ou  non,  le  des t in  a  fa i t  de  moi  un  Ju i f ,  c res t -

à-dire un houune qui met en oeuvre toutes ses forces, Eout son sang et Èoufe

son ârue1. . . )pour  parven i r  à  la  s i tua t ion  d 'équ i l ib re  ;  t r6 tonnes- tu  encore

que I t idée  de  jus t i ce  p lane au-dessus  de  lu i  cor rne  une f lamà d 'azur  ?"  (2 ) .

Cres t  en  ce  sens  que nous  cons idérons  le  conf l i t  qu t i l  a  vécu co  e

la racine de son oeuvre.

( l )  Se lbs tbe t rach tungen ,  P .  96 .

(2 )  Tb id . ,  p .  t oZ .
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C O N C L U S I O N

Ce réc i t  des  expé r i ences  de  l n l asse rmann ,  éc r i va in '  a l l emand .  d ro r i -

g i ne  j u i ve ,  con f i rme  1es  conc lus ions  auxque l l es  nous  sommes  pa rvenus  au  te rme

de  no t re  é tude  b iog raph ique .  Con f ron té  à  des  p rob lèmes  c ruc iaux  de  l a  soc ié té

w i l he lm in ienne  e t  we imar ienne ,  I t au teu r  a  su  ê t re  un  témo in  de  son  temps .  Pa r

l a  dé te rm ina t i on  avec  l ague l l e  i l  a  éd i f i é  son  oeuv re ,  pa r  l a  f o r ce  de  ses

conv i c t i ons  e t  pa r  I e  comba t  de  sa  v ie ,  I t honme a  fo rcé  no t re  es t ime .  Qu ten

e s E - i l  d . 1 t é c r i v a i n ,  d e  s a  r é u s s i Ë e  p a s s é e  e È  d e  l r o u b l i  p r é s e n t  ?

Sa réuss i te  s rexp l ique par  une con jonc t ion  de  causes  mul t ip lesre t

en premier l ieu par un accord int ime entre le contenu de son oeuvre et la sen-

s i b i l i t é  d e  1 r é p o q u e .

La  p lupar t  de  ses  romans posent  e t  i l l us t ren t  en  te rmes c la i rs

q u e l q u e  q u e s t i o n  d t a c t u a l i t é .  D è s  l e  d é b u t  d e  s a  c a r r i è r e ,  i l  s t a f f i r m e  c o m m e

un observa teur  de  la  soc ié té  dont  i l  sa i t  percevo i r  e t  t radu i re  les  p réoccupa-

t ions .  Au tournant  du  s ièc le ,  i I  t ra i te  dans  Renate  Fuchs  1e  thème de la  l ibé-

ra t ion  de  Ia  femme eÈ dans  Enge lhar t  le  mot i f  de  1réco le  ;  que lques  années

avant Der Hei lsUl-"gg. de Schmidtbonn et Hi l l igenl-ei  de Frenssen, son roman

Les Ju i fs  de  Z i rndor l  expr ime,  â  t . ravers  la  f igure  drAgathon Geyer ,  "chercheur

de D ieu"  e t  nouveau Mess ie ,  cer ta ines  préoccupat ions  re l ig ieuses  de  1 fépoque.

Cet te  sens ib i l i té  aux  idées  eÈ aux  prob lèmes contempora ins  sera  une carac tér is -

t ique constante de son oeuvre. El le se retrouvera dans Le Bonhouune aux Oies.

quand i1  t racera  la  courbe drune des t inée drar t i s te ,  dans  L tA f fa i re  Maur iz ius

quand - i l  voudra  f i xer  l r image de  la  jeunesse a l lemande.

.  Wassermann a emprunté à son temps non seulement des idées et des

thèmes,  ma is  auss i  une fou le  de  dé ta i l s  quot id iens  qu i  cons t i tuenÈ l run ivers

de ses  romans e t  la  t râme de ses  réc i ts .  11  a  exp lo i té  eE in tégré  à  ses  l i v res

une mul t i tude  de  fa i ts  d ivers re t  l rac tua l i té  sous  tou tes  ses  fo rmes occupe dans

son oeuvre  une p lace  cons idérab le .  Ses  personnages a ins i  que le  cadre  h is to r i -

que e t  soc ia l  dans  leque l  i l sse  meuvent ,  sonÈ pour  la  p lupar t  dess inés  d taprès
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naÈure ;  tout concourt  à donner au lecteur une impression de vie eÈ de véri té,

à  lu i  res t i iuer  l t image d tun  monde dans  leque l  i l  en t re  de  p la in -p ied .  Ces

romans qui reproduisenl et  cpncentrent des données de la société contemporaine,

pouvaient retenir  drautant plus faci lement l fat tenÈion que Wassermann tenait

le plus grand compte du goût de ses lecteurs.

I1 a cherché à adapter sa product ion à un publ ic que nous avons

déf ini  cornme un pubLic bourgeois au sens l-e plus large du terme. 11 a su

f ixer  que lques  images typ iques  de  ce t te  c lasse  soc ia le ,  décr i re  son s ty le  de

y ie  sous  des  cou leurs  chatoyantes ,  ma is  auss i  expr imer  la  f rag i l i t .é  de  ses

idéaux  e t  suggérer  son déc l in .  11  évoqua i t  vo lon t ie rs  les  p rob làmes qu i  se

posa ienÈ dans  ce t t .e  parÈ iede la  soc ié té ,  iL  dess ina i t  pour  e l1 -e  des  perspec-

t i ves  cu l tu re lLes ,  L t inv i tan t  à  ré f léch i r  sur  le  rô le  de  l ra r t  e t  sur  l -a  mis -

s ion  de  l ra r t i s te ,  ou  à  scru ter  le  nys tère  des  ânes  à  Ia  lun iè re  de  la  psyeha-

na lyse  eÈ de la  sc ience néd ica le  de  son temps.  A i l leurs ,  i l  f la t ta i t  son  goût ,

pour  Ia  v ie  fac i le ,  pour  1 -es  yoyages e t  les  mondan i tés .

A pl-usieurs reprises, nous avons reconnu en Lui un écr ivain qui

se  conformai t  vo l -on t ie rs  à  la  mode du  jour ,  hab i le  à  sa t is fa i re  l fa t ten te  de

son pub l ic .  On aura i t  to r t  cependant  de  ne  vo i r  dans  son a t t i tude  qu tune

forme de compla isance à  1régard  des  lec teurs .  I1  y  ava i t  en t re  ce t te  oeuvre

romanesque e t  1 répoque p lus  qu tun  accord  de  c i rcons tar \ce  dé1 ibéréroent  en t re te -

n u  e t  e x p l o i t é .

Wassermann a réel lement.  yécu avec son temps, i l  a ressent i  ses

ango isses  e t  ses  espérances .  A ins i ,  la  dern iè re 'phase dg  sa  car r iè re  repro-

du i t  exac tement  la  courbe de  la  desÈinée de  1rA l lemagne.  On re t rouve dans

Ohr is t ian  t r {ahnschaf fe  l ta tmosphère  de  ca tac lysme e t  de  f in  d rune c iv i l i sa t ion

dans. laque l le  fu ren t  vécus  en  A l lemagne l re f fondrement  mi l i ta i re  e t  Ia  chute

du régime inpérial .  Les réci ts du I , Iendekreis sont marqués par les incerÈitudes

et le menaces des prepières années de Ia Républ ique de l , t reimar. Puis,  dans la

pér iode dréqu i l ib re  de  la  "Prosper i tâ t " ,  Wassermann a t te in t  1u i  auss i  à  une

harmon ie  passagè ie ,  i l  éc r i t  son  chef -d toeuvre ,  L rAf fa i re  Maur iz iué .  A  par t i r

de 1930, enf in,  son oeuvre reÈourne au chaos comme l tunivers al lemand ;  on y

discerne la ruine de la forme et le naufrage des cert i tudes. I , lassermann qui

fut  souvent un chroniqueur du quot idien étai t  aussi  un observateur at. tent i f

e t  luc ide  des  c r ises  e t  des  grands  bou leversements  de  son temps.  Sa sens ib i l iÈé

excess ive  l ra  gue lquefo is  e rnpêché,  sur t .ou t  à  la  f in  de  sa  v ie ,  d texpr imer

ses angoisses auLrenlnt qrr tâ t . r . rers des i r .g."  désordonnées, mais ses lecteurs
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ont parÈagé ses réact ions passionnées, i ls ont reconnu en 1ui une manière de

guide

Peintre de la société al lemande dans le premier t iers du 2Oème

s ièc le ,  i l  fu t  auss i  un  censeur  sévère  de  son tenps .  Représentan t  du  v ie i l -

humanisme,  i l  a  vou lu  p roc laner  son idéa l  de  jus t i ce  e t  sa  fo i  en  l rhomme,

dénoncer les ravages drune pensée radicale, plaider pour une rrhumanisat ion

de l rhumani té" .  Au jourdrhu i . . .  ces  idéaux  peuvent  sembler  inadaptés  à  la  ma lad ie

qur i l s  p ré tenda ien t  combat t re  eE on percevra  souvent  dans  1es  l i v res  de  Wasser -

mann les  accents  d rune préd ica t ion  grand i loquenÈe.  Ma is ,  dans  ce t te  emphase e t

dans cet art  décl-aroatoire, on reconnaîtra aussi  une marque de lrépoque. Ne les

retrouve-t-on Pas chez Richard Dehmel qui fut  un des proches de 1 |  auteur ?

Lrh is to i re  a  fa i t  f i  de  ce tËe pensée hr :man i ta i re ,  ma is  i l  es t  sûr

que 1es  nob les  idéaux  de  L tau teur  e t  le  souf f le  mess ian ique qu i  an ime la  p lu -

Par t  de  ses  l i v res  on t  la rgement  conÈr ibué à  sa  réuss i te  dans  une pér iode dr in -

cer t i tude  e t  de  désar ro i .  Le  pub l ic  q  perçu  l rampleur  de  son pro je t  mora l ,  tou t

comme i I  a été sensible à son projeÈ art ist ique ;  autant que par leur contenu/ '

ses romans or i t  séduit  par leur forme.

Wassermann é ta i t  un  écr iva in  aux  arob iÈ ions  é levées ,  i l  se  fa isa i t

une haute  idée de  l ra r t  e t  de  sa  miss ion .  11  proposa i t  à  ses  lec teurs  de  vas tes

f resques soc ia les  e t  p lus  souvent  encore  le  réc i t  de  des t inées  complexes  e t

p rob léura t iques .  11  a ina i t  à  décr i re  Ia  fo rmat ion  d tune personna l i té  dans  ses

af f ron tements  avec  Ie  monde,  i l  vou la i t  f i xe r  l r image du  temps présent . .  En  ce la ,

i l  se  s i tua i t  dans  la ' t rad i t . ion  a l lemande du  roman dréducat ion  e t  d .u  Ze iÈroman,

conme.beaucoup d fau t res  écr iva ins  de  la  nême époque.  I1  ne  pré tenda i t  pas  écr i re

s imp lement  des  h is to i res  d iver t i ssantes ,  ê t ,  der r iè re  ses  in t r igues  capt ivan tes

on d iscerne tou jours  que lque idée e t  que lque thème de ré f lex ion  gur i l  veuÈ fa i re

passer  avec  la  fab le .  Pour tan t ,  i l  nous  senb le  que c res t  son  ta len texcept ionne l

de  conÈeur  qu i  a  cons t i tué  la  ra ison  essent ie l le  de  sa  réuss i te ,  comme l rava ien t

dé jà  conpr is  beaucoup drau teurs  contempora ins .

En

sion du 60ème

y exprimaient

l i q u e  ( l ) .

m a r s  1 9 3 3 ,  I a Neue Rundschau publ ia

anniversaire de

leur adrniration

I,r las sermann. Quelques

et  leurs louanges en

un numéro  spéc ia l  à  l focca-

grands  noms de la  l i t té ra tu re

une sorte drunanimité symbo-

( l )  l .  D ô b l i n ,
Rundschau

Hesse,  B .  Mann,  S t .  Zwe ig ,
1 9 3 3 ,  l ,  p .  3 5 7 : 3 6 1 .

H .
44 ,

FÛr Jakob Wassermann, in Die Neue
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St. Zweig évoquait  la "prééminence de lJassermann à l r intér ieur du

ronan al lemand et même à l r intér ieur du roman européentt  ;  H. Mann proclamait ,

que "si  le roman ntavait  pas,existé avant lui ,  Wassermann aurai t  été l thot ' -e

capab le  de  I t invenÈer ' r  ;  pour  Dôb l in ,  l rau teur  d rEtze l  Andergas t  é ta i t  "un

cornpagnon de routett  et  Hesse percevait  dans son oeuvre t t les 
résonances de la

ba l lade"  un ies  à  ce l les  de  " l l -Anc ien  Tes tamenËt r .

Mais, chez aucun de ces écr ivains la louange ne se doublai t  dtune

to ta le  adhés ion  à  l roeuvre  e t  à  la  man ière  de  Wassermann.  Dôb l in  par la iÈ  "de

vo ies  d i f fé ren tes"  e t  Hesse avoua i t  :  "sur  b ien  des  po in ts ,  vo t re  man ière  se

s i tue  à  l ropposé de  la  mienne( . . . !  e t  que lquefo is  j .  I ' a i  t rouvée é t rangère ,

vo i re  hos t i1e" .  Préc iser  ce t te  "d i f fé rencet t  ressent ie  par  les  romanc iers  con-

Ëempora ins  permet  d rass igner  à  l fau teur  sa  p lace  dans  la  l i t té ra tu re  romanes-

que de son temps et de mieux cornprendre quel Ëalent or iginal  lu i  a attaché ses

nombreux lecteurs.

S a  p r o d u c t i o n  s r é c h e l o n n e  d e ' 1 8 9 7  à  1 9 3 4 ,  d a f e s  d o n t  l f u n e  c o r r e s -

pond à  la  pub l i ca t ion  des  dern iè res  oeuvres  de  Fontane eÈ l rau t re  à  la  paru t ion

du deuxième volume de LrHonme sans _ual i tés de Musi l - .

Le  S tech l i n  e t  L r l l o rnme  sans  ua l i t és  rep résen ten t  deux  man iè res

essent ie l lement  d i f fé ren tes  de  pra t iquer  l ra r t 'du  ro rnan.  Chez Fontane.  on  Èrou-

ve  encore  un  réc i t  l imp ide  dans  la  t rad i t ion  du  réa l i sme.  Chez Mus i l  au  conÈra i -

rê r  la  fo rme romanesque t rad i t ionne l le  a  éc la té  ;  c tes t  l rassemblage savant

e t  complexe d fune "ac t ion  para l lè le "  eÈ drac t ions  annexes  dont  le  lec teur  do i t

pat iemment dénâler la signi f icat ion et les correspondances cachées ;  on esÈ

t rès  lo in  désormais  de  la  success ion  chrono log ique des  fa i ts  e t  des  descr ip t ions

ob jec t ives .  De l run  à  l rau t re  de  ces  deux  l i v res ,  on  rDesure  le  chemin  parcouru

par Ie roman dans le premier t iers du 2Oème siècle. Entre ces deux t .ermes se

s i tue ,  auss i  b ien  en  A l lenagne qu tà  1 réÈranger ,  un  ex t raord ina i re  fo isonnerûent

d toeuvres  romanesques.  Aux  noms de Prous t ,  de  Joyce,  de  Dôb l in ,  de  Th.  Mann ou

de Kafka  sonÈ assoc iées  au tan t  d rexpér iences  ar t i s t iques  e t  de  ÈenËat ives  pour

renouveler les techniques du genre narrat i f .

Comme pour  1à  p lupar t  des  au t res  romanc iers ,  i l  es t  p resque impos-

s ib le  de  c lasser  Wassermann dans  te l le  ou  te l le  éco le  déÈerminée,  na tura l i s te ,

expressionniste ou néo-réal iste.Mais contrairement à ce qui se produit  pour

beaucoup drau t res ,  on  ne  t rouve pas  t race  chez  lu i  d rune avenÈure  ar t i s t ique

vér i tab lement  o r ig ina le  eÈ novat r i ce .

Lorsgue, dans les années 15 eE dans les années 20, Kafka travai l le

à la rédact ion du Procès et du  Château, c res t  un  monde fan tas t ique qu i  s ré Ia -
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bore . .Kafka  compose des  réc i ts  dont  l rac t ion  es t  s i  n ince  e t  l run ivers  s i  ténu

que presque plus r ien ne se produiÈ et quton ne dist ingue plus aucune progres-

sion de lr intr igue. A ces mêpes dates, Wassermann écr i t  Le Bonhomme aux Oies

et la première part ie du recuei l  Der Wendekreis.  Ces Livres présentent des in-

tr igues clairement nouées, conduites et dénouées ;  événements et pér ipét ies

s ty  succèdent ,  tou t  se  dérou le  dans  l répa isseur  du  rée l  e t  le  monde des  fa i ts

object i fs.  Quand Th. Mann publ ie La Montagne magique, on voi t ,  se conf irmer une

tendance dé jà  percept ib le  dans  Ton io  Krôger  à  I ta f fa ib l i ssement  de  l racË iou

extér ieure au prof i t  de la réf lexion abstrai te.  Au même moment,  Wassermann com-

pose Faber ou les Ann, iee ?erqges ;  I t intr igue qui,  chez Th. Mann, se trouve

dangereusement  menacée,  fê te  i c i  son  t r iomphe,  l rac t ion  es t  so l idernent  charpen-

tée  e t  r igoureusemenÈ menSe jusqurà  son te r roe .  E l le  se  dérou le  en  ou t re  se lon

le schéma du réci t  l inéaire eÈ le lecÈeur ne court  pas le r isque de s |  êgarex

dans les  méandres  incer ta ins  des  spécu laÈ ions ' in te l lec tue I les .

Nous touchons ic i  au coerrr  du problème. Dans le premier t iers du

2oème s ièc le  où  sont  ten tées  de  rnu l t ip les  expér iences  hard ies .e t  novat r i -ees ,1

Llassermann est le représentant de ce que fh. Mann a appelé dans un discours

de 1929 ( l )  " l tanc ien  ro loan" .  Th .  Mann a f f i rne  qu t i l  ne  c ro i t  p lus  lu i -mêroe
L

à ce  genre  l i tÉéra i re  ma is  que Wassermann,  g râce  à  "son énorme ta len t ,  le  rend

encore  poss ib le  e t  le  fa i t  t r iompher" .  Ce jugemenÈ nous  inv i te  à  p rendre  l ^ lasser -

mann pour  ce  qur i l  es t ,  c res t -à -d i re  avant  tou t  pour  un  conteur  qu i ,  à  une

époque où Ie roman se dégage des formes anciennes, faiÈ encore conf iance aux

techn iques  de  l roeuvre  nar raÈ ive  t rad i t ionne l le .

A lo rs  que Ie  roman moderne,  comme l - tà  fa i t  remarquer  W.  Welz ig  (2 ) ,

se vide de son contenu dract ion, !ùassermann proclane la pr imauté absolue de

l r in t r igue .  A lo rs  qu ton  ass is te ,  chez  beaucoup drau teurs ,  à  un  a f fa ib l i ssement

du personnage romanesque,  r ien  nres t  p lus  é t ranger  à  son un ivers  que les  héros

moyens,  les  Hans Castorp  qu i  ne  sont  n i  des  gén ies  n i  des  imbéc i les" ,  ou  à

p lus  fo r te  ra ison  les  "hommes sans  qua l i tés t t .  A lo rs  que 1 técr iva in  a  de  p lus

en p lus  tendance à  la isser  les  f igures  ronanesques v iv re  d rune ex is tence indé-

pendante et exprimer directement leurs états de conscience, l , lassermann aff i rme

presque tou jours  sa  présence ;  i l  i n te rv ien t  dans  le  cours  de  l rac t ion ,  gu ide

les personnages eÈ le lecteur.  Alors quton recherche de nouveari iK moyens dtex-

( l )  T ischrede au f  Wassermann,in  D ie  Forderung des  Tages,  Ber l in ,  1930,

t1'
p .  3 O 8  s q .

Der deuÈsche Roman in 2O.Jahrhunderts, S t u t t g a r t , 1 9 6 7 ,  p . 7 .
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pression, i l  accorde presque toujours sa préférence au réci t  l inéaire et rythme

fortement.  la progression des intr igues.

Peu sens ib le  à  la  ré f lex ion  es thé t ique de  son temps,  i I  s res t

la issé  gu ider  par  ses  dons  e t  par  ses  goûts .  A  l texcept ion  de  L tAf fa i re

Maurizius, son oeuvre présente peu de perspect ives modernes en matière de

forme; son tempérament le portai t  à choisir  et  à i rni ter des modèles anciens"

11 dés igne comme ses  maî t res  les  g rands  prosaÈeurs  du  s ièc le  passé,  a l lemands,

mais  auss i  éÈrangers ,  scand inaves ,  russes  e t  f rança is .  Ma is  i1  nous  senb le

qut i l  a  auss i  beaucoup appr is  à  1 réco1e du  roman popu la i re  dônt  i l  a  fa i t

s iennes  que lques  techn iques  éprouvées :  les  oppos i t ions  bru ta les ,  le  mystère

e t  les  pér ipé t ies  ;  i l  a  u t i l i sé  tous  ces  procédés avec  une sor te  de  candeur ,

nu l t ip l ian t  dans  ses  l i v res  1es  pér ipé t ies ,  susc i tan t  l ra t ten te ,  amenant  des

dénouements  inso l i tes .

Cette double inf luence se retrouve dans sa nanière dtécr ire qui

lui  a attaché de nombreux lecteurs. Dans beaucoup de ses l ivres, semble se

perpétuer  1a  grande t rad i t ion  romanesque du  l9èroe  s ièc le .  Le  pro je t  d rune

vas te  f resque soc ia le ,  d rune sêr ie  de  personnages réappara issant  de  roman en

roran trahi t  l t imitat ion de Balzac et de la Comédie hr:maine. Le goût pour les

personnages hors du com-un, pour des si tuat ions psychologiques extrômes et

pour  l rexp lo ra t ion  des  consc iences  rappe l le  Dosto ievsk i .  Les  commenta teurs

qu i  on t  comparé  Wasseruann à  ces  modè les ,  n ron t  sans  doute  perçu  qu tun  asPect

de  son oeuvre ,  ma is  i l s  on t  t radu i t  d rune man ière  exac te  l r impress ion  ressen-

t iâ r iar uqe.part ie d.u publ\c forr . ,ée à !a lecture <ies grands to".rr" i "rs du l9ème

sraèc le .  Cres t  à  ce tÈe ca tégor ie 'de  lecLeurs  que Wassermann s tadressa i t  en  pre-

mier  l ieu  é tan t  donné ses  hauÈes ambi t ions .  Ma is  en  réa l i té ,  ses  l i v res  tou-

cha ien t  un  pub l ic  beaucoup p lus  vas te .  I l s  pouva ien t  sa t is fa i re  l tamateur  de

s i tua t . ions  inso l iÈes  e t  d tén igmes po l i c iè res ,  auss i  b ien  que le lec teur  sent imen-

ta l  ou  tou t  s imp lement  ce l -u i  qu i  a ima i t  les  h isEo i res  b ien  contées .

l lassermann a  éd i f ié  son oeuvre  à  un  moment  déc is i f  de  1révo lu t ion

du genre  romanesque.  Au po in t  u l t ime d 'une t rad i t ion ,  i l  a  bénéf ic ié  du  legs  du

passé e t  r r l tanc ien  roman"  a  a t te in t  avec  lu i  à  une sbr te  de  sp lendeur  ta rd ive .

Le grand publ ic étanÈ généralenent plus sensible aux procédés tra<i i t ionnels du

réc i t  qu taux  innovat ions  es thé t igues ,  Ia  fo rme de ses  l i v res  fourn i t  une exp l i -

caÈ ion  de  sa  réuss i te .  Ses  succès  fu ren t  encore  anp l i f iés  par  l rac tua l i té  de

ses intr igues et de ses thèmes
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Mais  a lo rs .  en  quo i  mér i ta i t - i l  de  re ten i r  no t re  a t ten t ion  s r i l

ne fuÈ qurun habi le héri t ier des formes anciennes èt un auteur enfermé dans

les l imites de son temps ?

11 es t  v ra i  que son oeuvre  es t  inéga le ,  gu te l le  esÈ lo in  d rêÈre

tou jours  à  la  mesure  du  grand pro jeÈ qu ton  y  d iscerne.  E l1e  porEe la  marque

drun tempéramenÈ t tbaroque e t  rêveur t 'qu i  n ta  pas  su  t i re r  le  rne i l leur  p ro f i t

de  ses  qua l i tés  excess ives  e t  qu i  a  dû  suppor te r  le  hand icap de  ses  ProPres

dons.  Doué d tune i rnag ina t ion  v ive  e t  d tune é tonnante  hab i le té  à  se  sa is i r  des

données du  rée l  pour  les  ampl i f ie r  e t  les  mut l ip l ie - r ,  poussé par  sa  " f rénés ie

de fabulat iontt ,  I , lassermann srest souvent porté aux extrêmes, compl iquant à

p la is i r  les  in t r igues ,  augmentant  le  nornbre  des  personnages.  11  n ta  pas  tou-

jours trouvé Ia juste voie entre le roman de grande envergure quri l  voulai t

écr ire et les notat ions pi t toresques vers lesquel les l -e portaient ses goûÈs

et cerËains de ses modèles favoris.  Sa product ion a également subi Ie conÈre-

coup dtune existence disharmonieuse. Wassermann étai t  drun tempflaemenÈ t.rop

fragi le et t . rop tourmenté pour pouvoir  édi f ier une'oeuvre sans fai l le et ses

nei l leurs projets furent quelquefois compromis par 1es "compl icat ions" impré-

v is ib les  de  la  v ie .  I1  y  ava i t  en f in  chez  1u i  une vo lon té  de  p la i re  e t  un

beso in  de  conva incre ,  un  dés i r  de  succès ,  en  même temps qu tune a t t i tude  péda-

gog ique de  l respr i t r  gu i  on t  nu i  à  1 'équ i l ib re  eÈ à  la  sobr ié té  de  sa  fo rme

roEanesque.

Pourtant,  cett .e oeuvre qui nous déroute Par ses ruptures de ton,

p a r  s a  s u r c h a r g e  e t  p a r  " 1 t é t o n n a n t e  f a c u l t é  d e  p r o l i f é r a t i o n t ' ( l )  q u i  s t y

manifeste, mériÈe beaucoup mieux qutun refus sans nuance.

pendant toug le premier t iers du 20èrne siècle, Wassermann a su

être un auteur en qui se reconnaissaient.  beaucoup de contemporains; cé nrest

déjà pas un mince méri te.  Ses romans consÈituenÈ, de ce fai t ,  un documenË his-

to r ique drune va leur  incontes tab le .  Même s t i l s  ne  t i ren t  pas  la  souune drune

époquer  o t r  y  t rouvera  des  images v ivan tes  de  l tA l lemagne dra lo rs ,  des  tab leaux

de la  v ie  p rov inc ia le  e t  des  évocat ions  de  l rex is tence quot id ienner  un  écho

du temps e t  le  re f leL  des  goûts  d rune généraÈion .

( l )  L texpress ion  es t  de  Gabr ie l  Marce l ,  c iE .  M.  Betz ,  _ i -n t rodu-c ! - io lg  à  D ie t r i ch

O b e r l i n ,  P a r i s ,  1 9 8 0 ,  p .  1 2 .
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Ses l i v res  ne  aont  pas  sobres ,  ma is  l tépoque ne  le  fuË pas .  On

reconnaitra dans LrHistoire de la jeune Renate Fuchs, parue au tournant du siè-

c le ,  l r insouc iance ê t  le_  luxe ,par fo is  Èapageur  de  la  be l - Ie  époque,  dans  les

tourb i l lons  drU l r i ke  WoyÈich  la  fo l ie  des  années dr in f la t ion ,  e t  dans  les  accu-

mula t ions  chaot iques  drEtze l  Andergas t  Le  désar ro i  de  l respr i t ,  a l lemand à  un

rooment  déc is i f  de  l rh is to i re .  L r in té rê t  documenta i re  nous  semble  indén iab le ,  i1

n r e s t  p a s ,  à  n o t r e  a v i s ,  l e  s e u l .

Inlassermann, aff i rment certains, nra trai té que des problèrnes de son

temps,  é t rangers  au  lec teur  d tau jourd thu i .  Ma is  que d i re  a lo rs  de  Mein  Weg a ls

Deutscher  und Jude ou  de  L fAf fa i re  Maur iz ius  ?  Ces l i v res  prouvent  qu t i l  a  su

éga lement  d iscerner  les  quesEions  fondamenta les  e t  s ré lever ,  à  parË i r  de  l fac tua-

l i té ,  à  des  ré f lex ions  drune por tée  généra le .  Son tempér :ment  baroque lu i  fa isa i t

préférer les sujets romanesques, mais son Gaspard Hauser démontre que ce trai t

de  sa  personna l i té  es t  lo in  de  l lavo i r  tou jours  désserv i .  I1  a  t rop  fa i t  con f ian-

ce  à  sa  fac i l i té ,  ma is  i l  y  ava i t  auss i  en  lu i  un  ar t i s te  ex igeant ,  capab le  de

don iner  e t .  d rorgan iser lune mat iè re  complexe ;  la  s t ruc tu re  de  ses  mei l leurs  l i -

vres révèle un tempéramenÈ romanesque puissant et témoigne drune grande habi leté

dans  la  condu i te  du  réc i t .  Cres t  en  ce la ,  nous  semble- t - i l ,  que  rés ide  son mér i te

essent iel .  lJassermann fut avant tout un conteur et un créateur de f igures roma-

n e s q u e s .

11  sava iÈ ,  d i t  Th .  Mann ( l ) ,  "conÈra indre  les  gens  à  écouter " ,  i l

sava i t  t t corment  on  en  imposet t .  S i  son  aud ience fu t  g rande,  c res t .  parce  qu t i l

posséda i t  au  p lus  haut  po in t  le  don dr imag iner  des  in t r igues ,  de  fa i re  v iv re

des  personnages,  d tévoquer  des  s i tua t ions  e t  de  t i sser  la  t rame de re la t ions

complexes .  11  joua i t  sur  un  des  ressor ts  é t .e rne ls  de  la  l i t té raÈure  :  le  p la is i r

de  conter  ;  i l  c roya i t  à  t ' l - ré te rn i té  de  la  fab le t t .  Sa  v i rÈuos i té  fu t  souvent

remarquab le ,  e l le  Le  dés igne conme un maîËre  de  l ta r t  du  réc i t  eÈ lu i  ass igne

sa p lace ,  une p lace  or ig ina le ,  dans  la  l i t té ra tu re  a l lemande.

( l )  T ischrede au f  Wassermann,o p .  c i t .  ,  p .  3 o 7 .
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REI'IARQUES PREL II'{INAIRES

Nous présentons  c ians  1a  première  par t ie  de  no t re  o io l iograpn ie

une l i s te  des  oeuvres  de  Wassermann c lassées  su ivant  la  da te  oe  leur  pub l i -

c a t i o n .

La  p luparÈ de  nos  c i ta t ions  se  ré fè ren t  aux  Gesammel te  Werke  in

E inze lausgaben ( re r l in ,  F ischer ,  1924- lv3 l )  ;  ma is ,  beaucoup droeuvres  ne

f i g u r a n t  p a s  o a n s  c e t t e  c o l l e c t i o n ,  n o u s  a v o n s  d û  u t i t i s e r  d t a u t r e s  é d i t i o n s

d o n t  o n  Ë r o u v e r a  l e s  r é f é r e n c e s  p . 7 1 9 .

Dans no t re  tex te ,  nous  avons  dés igné les  oeuvres  de  I ' Jassermann

p a r  d e s  t i t r e s  f r a n ç a i s  d a n s  l a  m e s u r e  o ù  c e s  t i t r e s  o n t  é t ê  o f f i c i a l i s é s

f  par  une éo i t ion  f rança ise .  Nous avons  conservé  1es  t i t res  a l lemanc is  pour  les

r é c i t s  m i n e u r s ,  1 e s  e s s a i s  e t  é c r i t s  a u t o b i o g r a p h i q u e s . l u i  n r o n t  j a m a i s  f a i t

l r o b j e t  d e  t r a d u c t i o n .

Dans la  quat r i i i n ie  par t ie  de  la  b ib l iograph ie ,  nous  n tavons  re tenu

que les art ic les cie revues eË journaux 1es plus importants. Comme pour les

oeuvres de tr Iassermann, le classernent par ordre chronologique r lui  reproduit

la  p rogress ion  de  la  b iograph ie  nous  a  semblé  le  p lus  ra t ionne l .

Nous avons  u t i l i sé  pour  é tab l i r  ce tÈe b ib t iograph ie  les  sources

'  suivant.es :

Col lect ions du SchiI ler-Nat ionalmuseum de l" larbach-

Iù ILPERT,  Gero  von,  und GUhRING,  Ado l f ,  ErsEausgaben deutsc i re r  D icn tung.

S t u t Ë g a r t ,  K r ô n e r ,  1 9 6 7 .

ELI (AR,  Ra iner ,  S .  ,  B ib l iograph ie ,  in  :  Jakob l , Jassermann.  E in  Be i t rag  . ;e l_Stad t

F i i r th  zu  se inen lO0.  Gebur ts tag  am lO.  Ma i  1973.  Gesta l tung und

Redakt ion  :  Emi l  Annon.  Fûr th ,  F rânk .  Pap ier indus t r ie ,  1973.

J a k o b  W a s s e r m a n n  z u m  l O 0 .  G e b u r t s t a g .  1 8 7 3 / 1 9 7 3 .  A u s s t e l l u n g s k a t a l o g  d e r  S t a o t -

b ib l io thek  N$rnberg  iJ3 /1973.  N i i rnberg ,  Frânk .  Ver lagsansÈa l t ,  1973.

Katalog und Einr ichtung cier Austel lung :  Fieinr ich l iofmann.
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I. OEWRES DE I,IASSERMANN

l .  l .  L i s t e  c h r o n o l o g i q u e

(Abrév ia t ions  u t i l i sêes  :  Ar t .  :  Àr t i ke l  ;  Es .  :  Essay  ;  E tz .  :  Erzâh lung ;
G e d .  :  G e d i c h t ;  N o v .  :  N o v e l l e ;  R e z .  :  R e z e n s i o n ;  R o m .  :  R o m a n ) .

1 8 9 6  F i n s t e r n i s  ( E r z . ) ,  i n :  D i e  J u g e n d  l ,  1 8 9 6 ,  S .  l l 8 - 1 2 1 .

S i e s t a  ( S k l z z e ) ,  i n :  S i r n p l i c i s s i m u s  l ,  1 8 9 6 - 1 8 9 7 ,  N r .  l ,  S . 3 .

D a s  n e u e  L i c h t  ( L e g e n d e ) ,  i n  :  S i m p l i c i s s i m u s  l ,  l 8 9 6 - 1 8 9 7 ,  N r .  2 ,  S .  4 .

E i n  j e d e r  T a g  w i r d  m i r  s o  l a n g  ( G e d . ) ,  i n  :  S i m p l i c i s s i m u s  l ,  1 8 9 6 - 1 8 9 7 ,

N r .  4 ,  S .  B .

D e r  R a b e  ( G e d . ) ,  i n :  S i m p l i c i s s i m u s  l ,  1 8 9 6 - 1 8 9 7 ,  N r .  6 ,  S .  2 .

Terz inen.  Se lbs tvergô t te rung.  Andere  Gôt te r  (Ged. t ,  in  :  S imp l ic iss imus l ,

1 8 9 6 - 1 8 9 7 ,  N r .  l O ,  S .  2 .

D i e  L a u s .  T a g e b û c h e r  M a n f r e d  F r o w e i n s  ( E r z . ) ,  i n  :  S i m p l i c i s s i m u s  l ,

1 8 9 6 - 1 8 9 7 ,  N r .  1 2 ,  S .  2 - 3 .

H a b ' e c h t  ( G e d . ) ,  i n :  S i m p l i c i s s i m u s  l , 1 8 9 6 - 1 8 9 7 ,  N r . 1 3 ,  S . 5 .

M a h n u n g  ( G e d . ) ,  i n :  S i m p l i c i s s i m u s  l ,  l 8 9 6 - 1 8 9 7 ,  N r .  1 5 ,  S . 3 .

.  
Der  neue Topf .  H in te r lassene Aufze ichnungen des  Pude ls  Jaromi r  (Erz . , ) ,  in :

S i m p l i c i s s i m u s  . l  ,  l 8 9 6 - 1 8 9 7 ,  N r .  2 0 ,  S .  2 - 3 .

H ier  ruh t  das  k le ine  Ôchse le in .  Pre isFekrônte  NoveI le ,  in  :  S imp l ic iss i rnus l

1 8 9 6 - 1 8 9 7 ,  N r .  3 7 ,  S .  2 - 3 .

E s  f l i e B t  d e r  B a c h : u n d  s t e h e t  n i c h t  ( C e d . ) ,  i n :  S i r n p l i c i s s i m u s  l ,  1 8 9 6 -

1 8 9 7 ,  N r .  3 9 ,  S .  3 .

E l l i n o r  ( Z r z . ) ,  i n :  S i m p l i c i s s i m u s  l ,  1 8 9 6 - 1 8 9 7 ,  N r .  5 1 ,  S .  2 - 3 .

Melus ine .  E in  L iebesroman.  Mûnchen,  A .  Langen,  1896.
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1 8 9 7  F r a g e n  ( C e a . ) ,  i n  :  I " I i e n e r  R u n d s c h a u  l ,  I I ,  1 9 9 7 ,  S .  7 2 g - 7 2 9 .

A p o l l .  E i n e  B a l l a d e ,  i n  :  S i m p l i c i s s i m u s  2 ,  1 8 9 7 - l g 9 g ,  S .  q 6 .

D a s  M e n u e t t  ( E r z . ) ,  i n  :  é i u r p l i c i s s i m u s  2 ,  r 8 9 7 - r 8 9 8 ,  s .  9 g - 9 9 .

D a s  b i t t e r s i i B e  N a r r e n l i e d  ( C e a . ) ,  i n :  S i m p l i c i s s i m u s  2 ,  l 8 g 7 - t 8 9 8 ,  S .  1 4 7 .

P e n s i o n  H o c k e n j o s  ( E r z . ) ,  i n  :  s i m p l i c i s s i r n u s  2 ,  1 8 9 7 - 1 8 9 8 ,  s .  1 7 9 - l g o .

Mi i t te rchens  Traum (ced. ) ,  in  :  s i rnp l i c iss i rnus  2 ,  iggT- lg9g,  s .  lgz .

M i B t ô n e  ( G e d . ) ,  i n  :  S i m p l i c i s s i m u s  2 ,  t B g T - t B g B ,  S .  l g 4 .

E r s t e  L i e b e  ( G e d . ) ,  i n  :  S i m p l i c i s s i m u s  2 ,  l 8 9 7 - 1 8 9 8 ,  S .  Z 3 O .

L e b e n s r e g e l n  ( C e a . ) ,  i n  :  S i m p l i c i s s i m u s  2 ,  l B 9 7 - l g 9 g ,  S .  Z g 4 .

L a n d s c h a f t  ( G e d . ) ,  i n  :  S i m p l i c i s s i m u s  2 ,  1 8 9 7 - l B 9 8 ,  S .  3 3 4 .

S e l b s t s c h a u  ( G e d . )  ,  i n  :  S i u r p l , i c i s s i r n u s  2 ,  l B g T - l g 9 g ,  S .  3 7 4 .

Die  Juden  von  Z i rndo r f  (Rom. ) ,  Mûnchen ,  A .  Laagen , l  1897 .

D i e  s c h a f f n e r i n .  D i e  M â c h t i g e n  ( N o v . ) ,  M i i n c h e n ,  A . L a n g e n ,  1 g 9 7 .

S c h l â f s t  d u ,  M u t t e r  ? .  R u t h -  ( N o v . ) ,  M û n c h e n ,  A .  L a n g e n ,  1 8 9 7 .

l B 9 B  N e u e r  F r i i h l i n g ( c e a . ; ,  i n  :  s i m p l i c i s s i r n u s  3 ,  r B g B - r 8 9 9 ,  s .  t 4 2 -

D e r  v e r z i c h t  ( E r z . ) ,  i n  :  s i m p l i c i s s i m u s  3 ,  l B g B - r 8 9 9 ,  s .  r 8 6 - r 8 7 .

Lorenza Burgkmair.  Ein Karnevalst i ick in 3 Akten, Mûnchen, Rubinverlag, 1898.

Hockenjos oder Die Li igenkornôdie, Mi inchen, Rubinverrag, tg9g.

l B 9 9  L u f t h e l e n e  ( E r z . ) ,  i n :  s i u r p l i c i s s i m u s  4 ,  r 8 9 9 - r 9 0 0 ,  s .  l 3 0 - t 3 t .

l 9 O 0  J u n g e  E h e  ( E r z . ) ,  i n :  D i e  J u g e n d  5 ,  l 9 O O ,  S .  l l 3 - 1 1 5 .

D ie  Gesch ich te  der  jungen Renate  Fuchs ,  Ber l in ,  F ischer ,  t9oo.

R i i c k k e h r  ( C e a . ) ,  i n  :  S i m p l i c i s s i m u s  5 ,  l g O O - t 9 0 l ,  S .  1 4 3 .

l9O2 MiBbrauchte  Sprache.  MiBbrauchte  Kunst fo rm (Ar t . ) ,  in  z  Ze i t .  Wien  32 .

.  1902 ,  s .  23 -24 -

l 9 O 3  D e r  M o l o c h  ( R o m . ) ,  B e r l i n ,  F i s c h e r ,  1 9 0 3 .

Der  n iegek i in te  Mund.  H i lper ich .  Zwe i  Noïe l len ,  Ber l in ,  F ischer ,  19o3.

Zum v ie r ten  Bande von J .  Burckhard ts  g r iech isc le r  Ku l tu rgesch ich te  (Ar t . ) ,

i n  :  Z e i t .  W i e n  3 5 ,  1 9 0 3 ,  S .  6 - 8 .
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l 9 O 4  D i e  K u n s t  d e r  E r z â h l u n g  ( E s . ) ,  B e r l i n ,  B a r d t  u .  M a r q u a r d t ,  1 9 0 4 .

S a r a  M a l c o l m  ( N o v . ) ,  i n  :  D i e  N e u e  R u n d s c h a u  1 5 ,  1 9 0 4 ,  I ,  S .  1 7 5 - 1 8 7 .

D a s  L o s  d e r  J u d e n  ( n s . ) ,  i n  :  D i e  N e u e  R u n d s c h a u  1 5 ,  l 9 } 4 r  2 ,  S . 9 4 0 - 9 4 8 .

l 9O5  Donna  Johanna  von  Cas t i l i en  (Nov . ) ,  i n  :  D ie  Neue  Rundschau  16 ,  l 905 r  2 ,

s .  r49 r -15r8 .

Alexander  in  Baby lon  (Rom.) ,  Ber l in ,  F ischer ,  1905. .

Engelhart  Ratgeber (Ungedrucktes I ' Ianuskript ;  1905)

1 9 0 6  D i e  S c h w e s t e r n .  D r e i  N o v e 1 l e n ,  B e r I i n ,  F i s c h e r ,  1 9 0 6 .

Vom Lesen von guten Bûchern. Antwort auf eine Rundfrage. in :  Hofrmnansthal.

Br ief  an den Buchhândler Hugo Hel ler,  in :  Neue Blâtter f i i r  Li teratur urd

K u n s t ,  1 9 0 6 ,  H .  l ,  S .  X I V .

Z e r s Ë r e u t è  N o t i z e n ,  i n :  D i e  N e u e  R u n d s c h a u  1 7 ,  1 9 0 6 ,  S .  1 2 5 - 1 2 6 .

/
Z w i s c h e n  d e n  U f e r r n  ( C e d . 1 ,  i n  :  D i e  S c h a u b û h n e  2 ,  1 9 0 6 ,  B d .  I ,  S .  1 4 - 1 5 .

1 9 0 7  S c h n i t z l e r s  D â n n n e r s e e l e n  ( A r t . ) ,  i n :  D i e  N e u e  R u n d s c h a u  t 8 ,  1 9 O 7 ,  2 ,

s .  8 8 9 - 8 9 0 .

lgOB Die Umarbeâtung dichter ischer l , t rerke. Antwort auf eine Umfrage, in :  Das

L i t e r a r i s c h e  E c h o  I  I  ,  I  9 0 8 - l  9 0 9 ,  S p .  9 .

Faus t ina .  E in  Gesprâch i iber  d ie  L iebe ( fs . ; ,  in  :  D ie  Neue Rundschau 19 ,

1 9 0 8 ,  2 ,  S .  5 3 0 - 5 3 6 .

Caspar  Hauser  oder  d ie  Trâghe i t  des  Herzens  (nom.) ,  S tu t tgar t ,  DVA'  1908.

l9O9 Gra f  Erdmann Prorun i tz  (Erz : . ) ,  in :  D ie  Neue Rundschau 20 ,  1909,  S .  236-255

Der  L i t e ra t  a1s  Schônge i s t  (Es . ) ,  i n :  Das  L i t e ra r i s che  Echo  12 ,  l 9O9- l 9 lO

Sp.  r429-1432.

lg lO Of fener  Br ie f  (an l , l i l l y  Handl  bet r .  dessen Kr i t ik  an den Masken Erwin

R e i n e r s ) ,  i n :  D i e  N e u e  R u n d s c h a u  2 1 ,  1 9 1 0 ,  3 ,  S .  9 9 9 - l O O 2 .

Der  L i t e ra t  a l s  Psycho log  (Es . ) ,  i n :  D ie  Neue  Rundschau  21 ,  1910 ,  3 ,

s .  1236-1243.

Der  L i t e ra t  a l s  T r i bun ' (Es .  )  ,  i n  :  D ie  Neue  Rundr "h t r ,  25 ,  l  g l0 '  S .  |  3 l -136
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l g lO t le r  L i re raÈ oder  Mythos  und Persôn l ichke i t  (Es . ) ,  Le ipL îg ,  Inse l ,  l9 lO.

D ie  Masken Erwin  Re iners  (Rorn . ) ,  t ser l in ,  F ischer ,  l9 lo '

T h o n a s  M a n n :  K ô n i g l i c h e  H o h e i t  ( R e z . ) ,  i n :  D a s  L i t e r a r i s c h e  E c h o  1 2 ,

l 9 l o ,  s .  6 5 2 .

N i rq f  i ih r  und Wi l lemius  (Erz .  )  ,  in  :  D ie  Rhe in lande 19 ,  1910,  S .  6 l -66  .

D e r  S r a t i o n s c h e f  ( n r z . ) ,  i n :  L i c h t  u n d  S c h a t t e n  l ,  l g l Q - l 9 l l ,  N r -  4 4 .

G e s c h i c h t e  v o n  P e t e r  h a n n i b a l  M e i e r  ( n r z . ) ,  i n  :  P a n  1 ,  l g l o - l 9 l l ,  S .  6 8 6 -

687 .

l g l l  E i n  u r i e f  ( E r z . ) ,  i n :  Ô s t e r r e i c h i s c h e  R u n d s c h a u  2 8 ,  l 9 l l ,  5 . 3 7 0 - 3 7 2 '

I n  S p i e g e l .  A u t o b i o g r a p h i s c h e  S k i z z e ,  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 I '

1 9 ,  S p .  1 3 6 9 - 1 3 7 1 .

l9 l2  S i lhouet te .  Uber  A .  Schn i tz le r  und d ie  "he i te re  Lu f t  um se ine  Gesta l ten"

( A r t . ) ,  i n  :  D e r  M e r k e r  3 ,  1 9 1 2 ,  S .  3 4 8 - 3 4 9 .

D i e  T r â g h e i t  d e s  i i e r z e u s  ( E s . ) ,  i n :  A l m a n a c h  S .  F i s c h e r  2 6 ,  1 9 1 2 ,  S .  2 6 4 -

2 6 6 .

Sch i i le r janre ,  in  :  Gra f ,  Sch i i le r jahre ,  Ber l in ,  1912,  S .  262-263

Die ungleichen schalen- Fi inf  
" i4_! igg_Dr3*gg, 

Berl in,  Fischer,  1912.

Der  go ldene Sp iege l .  Erzâh lungen in  e inern  Rahmen,  tser l in ,  F iscner '  1912.

l 9 l 3  E h e  ( u r z . ) ,  i n :  A l m a n a c h  S .  F i s c h e r  2 7 ,  1 9 1 3 ,  S . 3 0 4 - 3 0 5 '

Hofmannstha ls  Tex te  f i i r  Mus ik  (Es . ) ,  in  :  D ie  Neue Rundschau 24 ,  1913,  I  '

s .  2b3 -266 .

Vorrede zu Goethes Wahlverwandt tchaf ten und Novel le ,  in  :  0sterre ich ische

R u n d s c h a u  3 7 ,  1 9 1 3 ,  S .  1 3 3 - 1 4 0 .

Der  Mann von v ie rz ig  Jahren.  E in  k le iner  Roman,  Ber l in ,  F ischer ,  1913.

l 9 l 4  N a t i o n a l g e f i i h l  ( E s . ) ,  i n :  A l m a n a c h  s .  F i s c h e r  2 8 / 2 9 ,  l 9 l 4 - 1 5 ,  S . 2 8 .

'  W a s  s o l l e n  w i r  t u n  ?  ( O f f e n e r  B r i e f ) ,  i n  :  D e E  J g I l l *  l ,  1 9 1 4 - 1 9 1 5 ,  S .  2 8 6 -

294 .

l 9 l 5  D a s  d e u t s c h e  ! ù e s e n  ( Ë s . ) ,  i n :  D i e  N e u e  R u n d s c h a u  2 6 ,  1 9 1 5 ,  S '  2 4 0 - 2 4 6 '

v e r k l â r u n g  ( N o v . ) ,  i n  :  l J i e l a n d  l ,  1 9 1 5 - 1 9 1 6 ,  N r .  4 2 - 4 4 ,  S .  3 - 4 .

,  

( E r z ' ) ,  B e r l i n '  F i s c h e r '  l 9 l 5 '

Das  Gânsemânnchen (Rou. ) ,  Ber l in ,  F ischer ,  l9 l5 '

^ a : - - :  ^  I r l ^ - ^ À r , , n l r È p q  M e l r r s k r i n t -  l 9 l 5 ) .
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l 9 l6  Hochze i ts re ise  (Erz . ) ,  in  :  E ine  deutsche Kunstspende,Mi inchen,  Mt i l le r ,

1 9 1 6 ,  s .  2 4 t - 2 4 7 .

l9l7 Die Zukunft  der deuÈschen Bt ihne. Eine Umfrage, in :  Die Zukunft  der

d e u t s c h e n  B i i h n e ,  B e r l i n ,  l 9 l 7  ,  S .  l 5 l - 1 5 2 .

l 9 l 8  M o r i t z  H e i m a n n  z u m  5 O .  G e b u r t s t a g ,  i n :  D i e  W e l t b û h n e  1 4 ,  1 9 1 8 ,  I I .  S . 5 8 -

5 9 .

I , t r a s  i s t  B e s i t z  ?  ( A r t . )  i n :  D e r  F r i e d e  2 ,  l 9 l 8 - 1 9 1 9 ,  S . 5 1 4 - 5 1 9 .

l919 D ie  Pr inzess in  G i rnara .  l ^ Ie l tsp ie l  und Legende (Drarna) ,  Wien Prag,  Ed.

S t r a c h e  1 9 1 9 .

Chr i s t i an  l ^ I ahnscha f fe  (Ro ru . ) ,  Be r l i n ,  F i sche r ,  19 t9 .

l92O Der l^ lendekreis l .  Band :  Der unbekannte Gast.  Adan Urbas. Golowin. Lukardis

U n g n a d ,  J o s t  ( N o v . ) ,  b e r l i n ,  F i s c h e r ,  l 9 2 O

l92l Imaginâre Brûcken. Studien und Aufsâtze, Idnchen l , Iol f f  ,  1921 .

Me in  I ' l eg  a ls  Deutscher  und Jude (Autob iograph ie) ,  Ber l in ,  f i ( "h . r  ,  lg2 l .

1922 Ar thur  Schn i tz le r  zurn  6O.  Gebur ts tag ,  in :  D ie  Neue Rundschau 33 ,  1922,

l ,  s .  5 0 7 - 5 0 8 .

In  memor ian  W.  Rathenau,  in  :  D ie  Neue Rundschau 33 ,  1922,  S .  803-809.

O b e r l i n  a u f  d e r  S c h w e l l e  ( E r z . ) ,  i n :  D a s  T a g e b u c h  3 ,  1 9 2 2 ,  S .  1 6 - 2 0 ,

5 8 - 6 0 ,  9 8 - 1 0 2 ,  t 3 8 - 1 4 1 ,  2 l } - 2 t 2 ,  2 5 3 - 2 5 7  .

Der  Wendekre is  2 .  Band :  Ober l ins  d re i  S tu fen  (Rom.)  S tur reganz (Nov. ) ,

Ber l in ,  F ischer ,  1922.

1923 Der  Ge is t  des  P i lgers  ( t {ov . ) ,  ! , l i en ,Le ipz ig rMi inchen,  R iko la  Ver lag  ,  1923.

Der histor ische Roman in Deutschland in Zusammenhang mit  Eudard Stuckens

" l . le iBen Gôt te rn" ,  in  :  D ie  L i te ra tu r  (Das  L i te rar ische Echo 26) ,  1923-1924,

s .  3 -5 .

D e r  W e n d e k r e i s  3 .  B a n d  :  U l r i k e  l J o y t i c h  ( R o m . ) ,  B e r l i n ,  F i s c h e r , 1 9 2 3 .

1924 "A"hir" .  Fr"gr"r  ,  ïo :  Eranos

(Hugo v. Hofmannsthal zum l ,  Februar 1924, Mi inchen, Bremer Presse 1924)

s .  r54 -158 .

Gesta l t  und Humani tâ t ,  Zwe i  Reden,  Mûnchen,  Dre i  Masken,  1924.

Der  Wendekre is  4 .  Band :  Faber  oder  d ie  ver lo renen Jahre ,  Ber l in ,  F ischer ,

\  t924 .
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t925 In  memor ian  Ferucc io  Buson i ,  Ber l in ,  F ischer ,  lgZ5.

Frânk ische Erzâh lungen,  Ber l in ,  S .  F ischer ,  1925.

Laud in  und d ie  Sg] " " "  (Rom.) ,  Ber l in ,  F ischer ,  lg2 l .

r926 Uber  Rudo l f  Borchard t ,  in  :  D ie  L i te rar ische l ^ re lÈ  2 ,  1926,  Nr .  15 ,  s 3 .

Der  Auf ruhr  um den Junker  Erns t  (Erz . ) ,  Ber l in ,  F ischer ,  1926.

t927 Darf der Dichter in seinem Werk Privatpersonen portrât ieren ? (Antwort

a u f  e i n e  R u n d f r a g e ) ,  i n  :  D i e  L i t e r a r i s c h e  r . I e l t  3 ,  r 9 2 7 ,  N r .  3 g ,  s .  7 .

I{as bedeuEet die Li teratur f i i r  @ ? (Eiàe Rundfrage,

B e i t r .  v o n  J a k o b  l ù a s s e r m a n n ) ,  i n  :  D i e  n e u e  J u g e n d  l ,  1 9 2 7 - 1 9 2 8 ,  S .  3 0 - 3 1 .

D a s  A m u l e t t  ( E r z . ) ,  N i i r n b e r g ,  S c h r a g , 1 9 2 7 .

Vorwort zu :  Hans Aufr icht-Ruda, Die Verhandlung gegen La Roncière,

Roman,  Ber l in ,  F ischer ,  1927.

I  928 Warum werden ihre Bi icher viel  gelesen /  (Antwort  auf eine Rundfrage) ,  in :

D i e  L i t e r a r i s c h e  l . l e l t  4 ,  1 9 2 8 ,  N r .  3 9 ,  S .  3 .

D e r  F a 1 1  M a u r i z i u s  ( R o r o . ) ,  B e r l i n ,  F i s c h e r ,  l g Z B .

D a s  G o l d  v o n  C a x a m a l c a  ( E r z . ) ,  L e i p z i B r  R e c l : m ,  I 9 2 8 .

t929

Lebensdienst.  GesammelÈe Studien, Erfahrungen und Reden aus drei  Jahr-
zehn ten ,  Le ipz ig ,  Zû r i ch ,  G reÈh le in  u .  Co . ,  l gZB .

Welches war des L iebl ingsbuch lhrer  Knabenjahre ?

f r a g e ) ,  i n  :  D i e  L i t e r a r i s c h e  l J e l t  5  1 9 2 9 ,  N r .  2 6 ,

Rede i iber das tr lesen einer Akademie, in :  Jahrbuch

(Antwort  auf  e ine Rund-

s.  3 .

der Sekt ion f i f r  Dichkunst
t 929 ,  s .  36 -40 .

Poli t ik und Dichtkunst in :  Jahrbuch der Sekt ion f i i r Dichtkuns t  , 1929 ,
s .  1 2 9 - 1 3 1 .

Fi infzehn Jahre spâter (Antwort auf eine deutsch-franzôsische Rundfrage),

i n  :  D i b  L i t e r a r i s c h e  l . J e l t  5 ,  1 9 2 9 ,  N r .  4 9 ,  S .  3 .

Gibt es einen z. i t" .glr"r""  ? (Antwort auf eine Rundfrage),  in :  Die

L i t e r a t u r  3 2 ,  1 9 2 9 - 1 9 3 0 ,  S . ,  l .

Chr is t Columbus. der Don

F i s c h e r ,  1 9 2 9

S.  F ischer  zurn  7O.  Gebur ts tag ,  in

ichoÈe des  Ozeans,  E in  Por t râ t , B e r l i n ,

:  B e r l i n e r  T a g e b l a t È  2 0 . 1 2 . 1 9 2 9 .
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l 93 l  Wie  so l l  das  Goethe jahr  1932 ge fe ie r t  werden ?

i n  :  D i e  L i t e r a r i s c h e  W e l t  7 ,  1 9 3 1 ,  N r .  3 8 ,  S .

Etze l  Andergas t  (Rorn . ) ,  Ber l in ,  F ischer '  1931.

/
Se lbs tbe t rach tungen (Autob iograph ie) ,

s . 7 7 6 - 7 9 5

- 7 t5 -

i{aben Sie von Ihren Reisen produktive Eindriicke emPfangen ? (AntworÈ auf

e i n e  R u n d f r a g e ) ,  i n :  D i e  L i t e r a r i s c h e  W e l t  6 ,  1 9 3 0 ,  N r . 2 6 ,  S . 3 .

Zu S.  F ischers  7O.  Gebur ts tag  (G l i i ckwunsch) ,  in  :  D ie  L i te rar ische Wel - t

1 9 3 0 ,  N r .  l ,  S .  7 .

Af r ikanische l . l iôvelIe,  in :  B e r l i n e r  I l l u s Ë r i e r t e  Z e i t u n g ,  J g .  3 9 , 38

6 ,

Aufb ruch  de r  See len .  Aus  dem E tze l -Roman ,  i n  :  D ie  Neue - .Rundschau ,

t 9 3 0 ,  2 ,  S .  7 7 3 - 8 0 6 .

HofmannsËha l  der  Freund,  Ber l in ,  F ischer '  1930.

Erinnerung an Arthur Schnitz ler,

s .  5 -13 .

N r .

4 L

(Antwort auf eine Rundfrage)

2 .

Neue Rundschau 42 1931 ,  2 ,

i n  :  D ie  L i te rar ische Wel t  8 ,

in  :  D ie  Neue Rundschau 43 ,  1932,  l ,

B e r l i n ,  F i s c h e r ,  1 9 3 2 .

Rundschau 43 ,  1932,  2 ,

t

t

1 9 3 2  Z u m  R a s s e n p r o b l e m  ( n s . ) ,  i n :  E u r o P â i s c h e  R e v u e  8 ,  1 9 3 2 "  5 . 4 7 6 - 4 7 8 .

Z u  G .  H a u p t m a n n s  7 0 .  G e b u r t s t a g ,  i n :  F i i T  G .  H a u P t m a n n ,  B e r l i n ,  1 9 3 2 ,  S .  3 0

Unverô f fen t l i ch te r  Br ie f  ûber  d ie  d ich ter ische Insp i ra t ion ,  in  :  D ie

L i t e r a r i s c h e  l . I e l t  8 ,  1 9 3 2 ,  N r .  2 3  ,  S  .  3 .

Landschafren um Aussee (schilderung), in : Die tttçtgtilçttg_lJgE 8, 1932',

N r . 2 9 - 3 0 ,  S . 5 - 6 .

Joseph Kerkhoven an  Pro f .  Dr .  K le in .  Jena,

1 9 3 2 ,  N r .  3 1 ,  S .  l .

Rede an die Jueend ûber das Leben im Geiste,

Bekenntnis (ûber G. I lauptrnann),  in :  Die Neue

s .  670-67r .

Lukard is .  S"h" t "p i " l  i t  d t " i  Ak t "4 ,  Ber l in ,  F ischer ,  1932.

Antwort auf eine Urnfr ùber  d ie  po l i t i nI.Iaf Ë t

D i e  L i n k s k u r v e  2 ,  1 9 3 0 ,  N r .  l O ,  S .  5 .
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t932  Bu la  Matar i .  Das  Leben Sran leys ,  Ber l in ,  F ischer ,  1932.

N a c h w o r È ( z u : H u g o v . H o f m a n n s t h a 1 : A n d r e a s o @ ) , B e r 1 i n

F i s c h e r ,  1 9 3 2 .

1 9 3 3  G u n z e n h a u s e n  ( S c t r i l d e r u n g ) ,  i n :  A l n a n a c h  S .  F i s c h e r  4 7 ,  1 9 3 3 ,  S .  B 8 - 9 1 .

jD ie GemeinschafÈ der  geis t ig  Schaf fenden Deutschlands (Antwort  auf  e ine

R u n d f r a g e ) ,  i n :  D i e  L i t e r a r i s c h e  L I e l È  9 ,  1 9 3 3 ,  N r .  l l - 1 2 ,  S .  4 .

M e i n e  L a n d s c h a f t ,  â u B e r e  u n d  i n n e r e  ( E s . )  i n :  D i e  S a m r n l u n g  l ,  1 9 3 3 ,  S . 7 - 1 9

Se lbs tbe t rach tungen (Autob iograph ie) ,  Ber l in ,  F ischer ,  1 .933.

Se lbs tschau am Ende des  sechs ten  JahrzehnÈs.  E in  imag inâres  Gesprâch,  in  :

D i e  N e u e  R u n d s c h a u  4 4 ,  1 9 3 3 ,  l ,  S .  3 7 7 - 3 9 5 .

Oeuvres posthumes

1934 l iumanitât und das Problem des Glaubens (nede),  in :  Die Neue Rundschau 45,

t 9 3 4 ,  2 ,  s .  1 3 2 - 1 4 8 .

Joseph Kerkhovens dr i t te  Ex is tenz  (Roro . ) ,  Ans terdam,  Quer ido ,  1934.

1935 Tagebuch aus dem l^ l inkel.  Erzâhlungen und Aufsâtze aus dem NachlaB,

A m s t e r d a m ,  Q u e r i d o ,  1 9 3 5 .

1937 Ol iv ia  (Roman) ,  Z i i r i ch ,  Neue B i icher ,  1937.

1938 Kindhei ts-  und Jugender innerungen,  in  :  MaB und WerE 2,  1938-1939,  S.  419-

43o .

1973 Engelhar t  oder  d ie  zwei  t rJe l ten,  (Rom.)  Mûnchen,  Langen,  Mi i l ler ,  1973.
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|  .2 .  Oeuvres  complè tes

1 . 2 . 1 .  ,  B e r l i n ,  S .  F i s c h e r ,  1 9 2 4 - 1 9 3 1

Caspar  Hauser  ,  1924.

Chr is t ian  Wahnschaf fe ,  1925.

Faber oder die ver lorenen Jahre ,  1925.

Der  Fa I1  Maur iz ius ,  1928.

Frânkische Erzâhlungen (Sabbatai  Zewi.  Die Juden von Zirndorf .  Die

Schaffnerin.  Der niegekûBte Mund) ,  1925.

Das Gânsemânnchen, 1924.

Die Geschichte der jungen Renate Fuchs ,  1925.

H is to r ische Erzâh lungen,  (A lexander  in  Baby lon .  D ie  Schwestern) ,  1924.

Laud in  und d ie  Se inen ,  1925.

Die Lebensalter (Erwin Reiner.  Leben einés jungen Herrn urn l9O5 ;  Der

Mann von vierzig Jahren) ,  1929.

Ober l ins  d re i  S tu fen ,  1928.

U l r i ke  Woyt ich ,  1927 .

I  .2 .2 .  Gesammel te  t r Ie rke ,  Z i i r i ch ,  C.  Posen,  1944-1948.

Chr is t ian  l lahnschaf fe ,  1948.

Etze l  Andergas t  ,  1944.

Faber  oder  d ie  ver lo renen Jahre  '  1945.

D e r  F a l 1  M a u r i z i u s ,  1 9 4 4 .

Joseph  Ke rkhovens  d r i t t e  Ex i s tenz ,  1946 .

Laud in  und  d ie  Se inen  ,  1944 .

Ober l ins  d re i  SÈufen,  1944.
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1 . 3 .  Q u e l q u e s  r é é i l i t i o n s  r é c e n t e s

Der Aufruhr um den Junker Ernst.  Erz. Mit  einem Nachwort von Pêter <ie

Mende lssohn;  Frank furÈ a .  Ma in ,  F ischer ,  1977.

Caspar  Hauser  oder  d ie  Trâghe i t  des  Herzens .  Roman.  Mûnchen,  Wien,  Langen

t ' t i i l 1er ,  l97B ;  F ischer  B i i chere i  867,  1978.

Chr is toph Co lumbus.  Der  Don Qu ichôte-  des  Ôæans.  E ine  B iograph ie .  Mi inchen,

Langen Mii l ler ,  1977 .

Engelhart  oder die zrvei  Wetten. Roman. I ' { i t  e inem Nachwort von Wolfdiet-

. r i ch  Rasch,  Langen l t i i l 1er ,  1973.

Etze l  Andergas t .  Roman.  Mi t  e inem Nachrvor t  von  Henry  Mi11er .  Mtnchen,

I^tr ien, Langen t ' t i i l ler ,  1979.

Der Fal l  Mauriz ius. Roman. Mit  einem Nachwort von Ïr i tz Mart ini .  Reinbek

be i  Haruburg ,  Rowoh l t ,  1975.

Das Gânsemânnchen. Roman( Mit  einem Nachwort von Fri tz Mart ini .  Reinbek

bei Hamburg, Rowohlt  Taschenbuch-Verlag, 1977 .

Joseph  Ke rkhovens  d r i t t e  Ex i sEenz .  Roman .  M i t  dem Essay  "Maur i z i us  f o r

ever "  von  Henry  Mi l le r .  Hamburg ,  Rr i t ten  und Loen ing ,  1961.

AIIFRICHT-RIIDA Hans,  Die Verhandlung gegen La Roncière.  Roman. Mi t  e inem

Vorwort  von K Jakob I {ASSERMANN, Frankfur t  a .  l ' la in ,  F ischer ,

1 9 7 4 .
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1.4 .  Ed i t ions  e t  abrév ib t ions  u t i l i sées  dans  le  tex te  pour  les  Pr inc ipa les
-qeq.,4"" 

l

1 . 4 .  l .  R o m a n s ,  n o u v e l l e s  e t ' r é c l t s

A lexander  in  Baby lon ,  Neubearbe i te te  Ausgabe,  Ber l in ,  F ischer ,  1918.

(Alexander)

Der Aufruhr um denr Junker Ernst,  Berl in;  Fischer,  1926, (Junker Ernst)

Caspar  Hauser ,  Gesanrnef  te  l . t re rke ,  Ber l in i  F ischer ,  1929 (C.  Hause i  )

Chr is t lan  I {ahnschaf fe .  Neubearb  Fassung 1932,  Be i l in ,  F ischer ,  1932.

Deutsche Charak tereu5rd  $ege-benhe i ten  Ber l in ;  F ischer ,  S .  F ischer ,  1915.

Enge lha r t  ode r  d ie  Zwe i  I { e1 ten ,  Mûnchen ,  Langen ,  Mû1 le r ,  1973  (Enge lha r t

E rw in  Re ine r .  Leben  e ines  j ungen  Her rn  um 1905 .  i n  :  D ie  Lebensa l t e r .

Gesaurne l te  l , t re rke ,  Ber l in ,  F ischer ,  1929.  ( f  .  Re i r re r ) .

E tze l  Andergas t ' ;  Gesanune l te  Wefke ,  Ber l i r r5  F ischer ,  l93 l  (E tze1)

Faber  oder  d ie  ver lo renen Jahre .  Der  Wendekre is .  V ie r te  Fo lge ,  Ber l in ' ,

F i s c h e r ,  1 9 2 4 .  ( f a b e r ) .

Der  Fa l l  Maur lz ius ,  Hamburg ,  R i i t ten  unr i  Loen ing ,  l97 l  (Maur iz ius)

Das Gânsemânrrhen, Mi inchen, Langen t ' tû11er,  1972 (Gânsemânnchen)

Der  Ge is t  des  P i lgers ,  I , rT ien ,  Le ipz ig ,  R iko la ,  1923.

D ie  Gesch ich te  der  jungen:Renâte  Fuchs .  Gesarmnet te  Werke ,  Ber l i rq  F ische i

1925 (Renate Fuchs)

Der  go ldene Sp iege l .  Gesaurnet tc  Werke ,  Ber l in ;  F ischer ,  lg27  (go ld .

Sp iege l  )

Die Juden von Zirndorf  ,  Paris,  Leipzig, Mi inchen, A. Langen, 1897

(Juden v .  Z i rndor f )

Joseph Kerkhovens dr i t te  Ex is tenz ,  Hamburg ,  R i i t ten  und Loen ing ,  l96 l

. (Kerkhoven)

Laudin und die Seinen..  Gesanuneite l {erke, Berl in,  Fischer,  1925 (Laudin)

Der  Mann von v ie rz ig 'Jahren,  Ber l in ,  F ischer )1913 (Mann von 4O Jahren)

Melus ine ,  Amsterdam,  Quer ido ,  1935.
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Der Moloch, Berl in5 Volksverband der Bi icherfreunde Wegweiser-Verlag,

non datéi (Moloch)

ober l ins  d rà i  S tu fen .  Der  l , Iendekre is .  Zwe i te  Fo lge ,  Ber l in ,  F ischer ,

1922 (ober l in )

O l iv ia ,Z i i r i ch ,  Neue B i icher ,  1937 .

Die Schwestern. Drei  Novel len von Jakob Wassermann: (Donna Johanna von

C a s t i l i e n ,  S a r a  M a l c o l m ,  C l a r i s s a  M i r a b e l ) ,  B e r l i n ,  F i s c h e r ,  1 9 1 8 .

Stur reganz.  Der  l ^ t rendekre is .  Zwe i te  Fo lge ,  Ber l i r t ,  F ischer ,  1924.

U l r i ke  l loy t i ch .  Der  Wendekre is .  Dr i t te  Fo lge ,  Ber l in ;  1924.

Der  Wendekre is .  Ers te r  Band (Der  unbekannte  Gast .  Adam Urbas .  Go lowin .

Lukarc l i s .  Ungnad.  Jos t ) ,  Ber l in ,  F ischer ,  1920.  (Wendekre is  I ) .

Der  Wendekre is .  Zwet te  Fo lge ,  c f .  Ober l in  e t  S tur regar .z .

Der  l , lendekre is .  Dr i t te  Fo lge ,  c f  .  U1r ike  Woyt ich .

D e r  W e n d e k r e i s .  V i e r t e  F o l g e ,  c f .  F a b e r .

1  . 4 . 2 .  E c r i  t s  a u t o b i o g r a p h i q u e s

Mein  \ , t reg  a ls  Deutscher  und Jude,  Ber l in ,  F ischer ,  l92 l  (Me in  l ^ leg)

S e l b s t b e t r a c h t u n g e n ,  B e r l i n ,  F i s c h e r ,  1 9 3 3 .

1 . 4 . 3 .  R e c u e i l s  d t e s s a i s

Bekenntnisse und Begegnungen. Portrâts und Sklzzen zur Li teratur-ùnd

Geis tesgesch ich te .  Mi t  e inem Nachwor t  h rsg .  von  Pau l  S tôck1e in ,  Bamberg ,

B a m b e r g e r  R e i t e r ,  1 9 5 0 .

Hofmanrmtha l  der  Freund,  Ber l in ,  F ischer ,  1930.

Imaginâre Bri icken. Studien und Auf sâtze, Mi inchen, Wolf  f  ,  1921 .

Lebensd iens t .  Gesamne l te  S tud ien ,  E r fah rungen  Und  Reden  aus  d re i

Jah rzehn ten ,  Le ipzâg ,  Z i i r i ch ,  G re th le in  u .  Co . ,  1928  (Lebensd iens t ) .

Tagebuch aus den l{ i r rkel .  Erzâhlungen und Aufsâtze aus dem NachlaB,

Amsterdam,  Quer ido ,  1935.
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|  . 4 . 4 .  D i s c o u r s  n o n  p u b l i  ê  d a n s  l e s  r e c u e i l s  c i - d e s s u s

Rede an d ie  Jugend i iber  das  Leben im Geis te ,  Ber l in ,  F ischer ,  1932

(Rede an  d ie  Jugend) :

Humanitât und das Probleme des Glaubens, in :  Die Neue Rundschau 45,

I ,  S .  1 3 2 - 1 3 3 .

1 . 4 . 5 .  B i o g r a p h i e s

Chr is toph Co lumbus.  Der  Don Qu ichote  des  Ozean.s .E in  
'Por t râ t ,  

Ber l in ,

F i s c h e r ,  1 9 2 9 .

D a s  L e b e n  S t a n l e y s ,  Z i i r i c h ,  B a m b e r g e r  R e i t e r ,  l g 4 g .



2. CORRESPONDANCE CONSIILTEE

2 .  I  .  P u b l i é e

BUSONI  Fe rucc io ,

DEHMEL Richard,

MANN Thornas

D Ô B L I N  A l f r e d ,  B r i e f e ,  O 1 t e n ,  u .  F r e i b u r g  i m  B r e i s g a u ,  W a l t e r  V i g . ,  1 9 7 0 .

HESSE H.  MANN Th.Br ie fwechse l ,  h rsg .  von  Ann i  Car lsson,  Suhrkamp Ver lag ,

I n s e l  V e r l a g ,  1 9 6 8 .

I IOFMANNSTHAL H.  v .  -  KESSLER, t i .  Graf ,  Br iefwechsel  l898-1929,  hrsg.  von

H i l d e  B u r g e r ,  I n s e l  V e r l a g ,  1 9 6 8 .

HOFMANNSTHAL H: ,  v .  -  BORCHARDT, R.  Br ief rvechsel ,  hrsg.  von Marie-Luise

t * . t ,  F ischer ,Bordhard t  u .  Herber t  S te iner ,  F rank fur t  a .

1 9 5 4 .

HOFMANNSTHAL H.  v .  -  BI IRCKHARDT C. J . ,  Br iefwechsel ,  hrsg.  von Car l  J

B u r c k h a r d t ,  F r a n k f u r t  a . M a i n ,  F i s c h e r ,  1 9 5 6 .

JONES Gerairr t  Vaughan (t t rsg.) ,  Some unpubl ished lèt ters of Jakob Wassermanrr

to  Samuel  and Hedwig Fischer,  in  :  German Li fe and Let ters

N .  S .  3 ,  1 9 4 9 - 1 9 5 O ,  S .  2 o - 3 1 .

JONES GerainÈ Vaughan (Hrsg.) ,  Some unpubl ished lêt ters of  Jakob l^ lassermann

E o  H a n s  A u f r i c h t ,  i r n :  G e r m a n  L i f e  a n d  L e t t e r s .  N .  S .  3 ,

1 9 4 9 - 1 9 5 0 ,  S .  1 2 2 - t 2 3 .

B r i e f e .  l 8 8 9 - 1 9 3 6 ,  F r a n k f u r t  a . M a i n ,  F i s c h e r ,  1 9 7 8 .

B r i e f e .  1 9 3 7 - 1 9 4 7 ,  F r a n k f u r t  a . M a i n ,  F i s c h e r ,  1 9 6 3 .

B r i e f e .  1 9 4 8 - 1 9 5 5 ,  F r a n k f u r t  a . M a i n ,  F i s c h e r ,  1 9 6 5

( h r s g .  v o n  E .  M a n n ) .

I"IANN Thomas B r i e f e  a n  O È t o  G r a u t o f f  ( 1 8 9 4 ) 1 9 0 1 )  u n d  l d a  B o y - E d (  I  9o3-

.  Main,

F i s c h e r  ,  1 . 9 7 5 .

H :  B r i e f w e c h s e l ,
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Brief  e an Jakob l . lassermannl  in  :  Das '  Si lberboo t .  Zei - t -

s c h r i f t  f i i r  L i t e r a t u r .  S a l z b u r g  2 ,  1 9 4 6 ,  I ,  S .  2 l O  f f .

B r i e f e  a n  W a s s e r m à n f i ,  i n  :  D i e  F â h r e  l ,  1 9 4 6 ,  S :  1 7 3 - 1 7 6 .

hrsg .  von  Hans l {ys l ing ,  Frank fur t  a .  Ma in .

1928) ,  h rsg .  von  Peter  de  Mende lssohn,  Frank fur t  a

MANN Th. - MANN

F i s c h e r ,  1 9 6 8 .
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l,lÀNN Thomas Briefwechsel mit  seinem Verleger GotÈfr ied Bermann Fischer,

1932-1955, hrsg. von Peter de Mendelssohn, Frankfurt  a.

Ma in ,  I i , scher ,  1973

If iNDELSSOHN Peter de, S. Fischer und sein Verlag, Frankfuxt a.  Main, Fischer,

l97O (Nourbreuses  le t t res  de  Wassermann à  S.  e t  I t .  F ischer ) .

RILKE, Rainer Maria, Br iefe hrsg. vom Ri lke-Archiv,  besorgt durch Karl  Al theim,

I . l iesbaden,  Inse l ,  1950.

RILKE R.  M.  ANDREAS-SALOME Lou,  Br ie fwechse l ,  F rank fur t  a .  t " la in ,  Inse l  ,1975.

!ùASSERMANN Jakob Brief  an Max Halbe, in :  Frânkische l icht"rhandschri f ten

1 9 6 5 ,  S . 7 4 - 7 5 .

WASSERMANN Jakob Gel iebtes Herz. Br iefe. Hrsg. von August Beranek, Wien,

Z w e i  B e r g e ,  1 9 4 8 .

hIÀSSERMANN Jakob (Zwei q1içfe), in : Hugo von Hofmannsthal, Briefe,

t U O O - , r O n ,  
" i e n ,  

p e r r n a n n  F i s c h e r  1 9 3 7 ,  N r .  8 0  u .  1 6 5 .

I^IASSERMANN Jakob Briefe an seine Braut und GaÈtin Jul ie.  l90O-1929.

E inge le i te t ,  h rsg .  und mi t  Anhang versehen von Ju l ie

Wassermann-speyer unter Mitarbeit  ihres Sohnes Georg

Max imi l ian .  Base l ,  B i i cher f reunde,  1940.

I , IASSERI'{ANN Jakob Briefe an Paul Wiegler,  in :  Sinn und Form, PoEsdam l ,

, * t ,  t J - " ^

IJOLFF Kur t  Br ie fwechse l  e ines  Ver legers ,  l9 l l -1963.  Hrsg .  von  Bern-

hard Zel ler und El1en Otten, Frankfurt  a.  Main, Heinr ich

S c h a f f l e r , 1 9 6 6 .

2 .2 .  InêdLte Abrév ia t ions  u t i l i sées  dans

l e  t exEe  :

Fonds I , ' Iassermann du Deutsches LiÈeraturarchiv

(Schi l1er-NaEionalmuseum) de Marbach inédit l ' larbach

Fonds Wassermann de la Stadtbibl iothek ( Inst i rut

fiir frânkische Literatur) de Nuremberg inédit Nuremberg
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Correspondance Wassermann-Hofmannsthal conservée

au Freies Deutsches Hochst i f t  de Francfort  inédit  Francfort

Correspondance Wassermann-Dehmel conservée à la

Staats-und Universi tâtsUiUl iothek ( lehrnel-Archiv)

de Hambourg.

Abrév. pour les let tres de l^Iassermann inédit  Hambourg

pour les let tres de Dehmel inédit  Dehmel-Archiv

La plus grande part ie de la biographie de Wasseruann que nous avons présentée

es t  cons t ru i te  d raprès  ce tÈe cor respondance inéd i te .



3 . SOUVENIRS ET TEMOIGNAGES

AUERNHEIMER Raoul,

BERMANN FISCHER GoÈtf ried,

BMNDES Georg,

BRAUN Felix,

BROD l'lax,

FIECHTNER

IIÀLBE Max

HOLL1 Korfiz

HOLM Korf iz

KARLWEIS Marta

I(RELL Max

I4ANN Thomas

l'lANN Thomas

I'IICHÀELIS Karin

NEUI'IANN Robert

ROTH Eugen
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Das Wirtshaus zur ver lorenen Zeit t ,  Wien, 1948.

Bedroht-BewarÈ. Der Weg eines Verlegers. Frankfurt  a.

I ' l a in ,  F ischer ,  1967.

GesÈalten und Gedanken, Mi. inchen, A. Langen, 19O3.

Das L ich t  der  !ùe lÈ  ,  1944.

Uber Franz Kafka, FrankfurÈ a. I ' Ia in,  Fischer-Bi icherei ,

l  9 6 6 .

H.  v .  Hofmannstha l .  D ie  Gesta l t  des  D ich ters  im

Spiege l  der  Freunde,  Wien,  Humbold t  Ver lag ,  1949.

Jahrhunder twende,  Sa lzburg '  1945.

ich kleingeschrieben, Mûnchen, Langen, l t i i l ler ,  1940.

Farbiger Abglanz, Mi inchen, Langen.Mii l ler,  1940.

E ine  Frau  re isÈ durch  Amer ika ,  Ber l in ,  F ischer ,  1928.

Das a l les  gab es  e inmal ,  F rank fur t  a .  Ma in ,  l96 l

T a g e b i i c h e r  l g l B - t 9 2 1 ,  F r a n k f u r t  a .  M a i n ,  1 9 7 9 .

Tageb i icher  1933-1934,  Frank fur t  a .  l ' l a in ,  1917.

Tageb i icher  1935-1936,  Frank fur t  a .  Ma in ,  1978.

(h rsg .  von  P.  de  Mende lssohn)

Tischrede auf l . lassennann, in :  Die Forderung des

Tages.  Reden und Aufsâ tze  aus  den Jahren 1925-1929,

B e r l i n ,  F i s c h e r ,  1 9 3 0 .

Der kleine Kobold. Die Lebenserinnerungen der

Dichter in.  (aus dem Amerikanischen),  Wien, Humboldt

V e r l a g , 1 9 4 8 .

E in  le ich tes  Leben.  Mûnchen,  Wien v .  Base l ,  1963.

Ri ickbl ick auf die saÈir ische

Text von Eugen Roth, Harinover,

r  954 .

Zeitung. Auswahl und

Fackeltrâger Verlag,
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SCHOENBERNER Franz Bekenntnisse_slues europâische .  Icking u.

" l t*** 
. r . iselmeier Verlag ,  1964.

SERVAES Franz Grûne aus ),Iien, 1948.

TREBITSCH S ieg f r ied  Chron ik  e ines  Lebens,  Z i i r i ch ,  1951.

w 0 L Z o G E N E r n s t v o n W i e i c h m i c h u m s L e b e n b ' " " .

tr-r"**.tt J 
"rt

Zl4rEIG Ste fan  Europâ isches  Erbe,  Frank fur t  a .  Ma in ,  1960.
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4. ETUDES SITR WASSERMANN

4 . 1 .  B i o g r a p h i e s  è t  c o n u n e n t a i r e s  d e  l r o e u v r e

ADA}IS Paul Simorr, The vision of Germanyrs rebir th in the novels of

G.  Frenssen,  G.  G.  v .  Omj l tèda and J .  I , lassermann,

Un ivers i ty  o f  Br i t i sch  Co lumbia ,  Canada,  1973,

D i s s .  D . A .  3 4  ( 7 3 / 7 4 )  3 3 7 9  A

AMI' ION Emil ,  (GestaLtung und Redakt ion),  Jakob t lassermann.

E in  Be i t rag  der  S tad t  Fûr th  zu ,  se inem lOO.

-  Gebur ts tag  am lO.  Ma i  1973,  Fûr th ,  F rânk .  Pap ie-

r i n d u s t r i e .  1 9 7 3 .

Das Prinàip der Freiheit  in Jakob Wassermanns

I^ Ie rken,  Marburg ,  Ph i l .  D iss .  l93 l+ .

Jakob lr tassermann. Weg und l{erk des Dichters,

Ni i rnberg, Ernst Frorunann u. Sohn, 1929.

BLANKENAGEL John Carl ,  The wri t - ings of Jakob l{assermann, Boston 1942.

BôHM \{erner,  Die Idee der Gerecht igkeit  im l^ lerke Jakob

I {assermanns.  Par is ,  Lavergne,  1937.  Thèse D i jon ,

1 9 3 7 .

FRIES I ,ù.  J . ,  Das Spiegelsyrnbol  im I . , terke Jakob l . lassermanns.

-"" *t-1"" t"t*r" l t t  t*, 
"

GARRIN Stephen Howard, The concept of justice in J. I^Iassermanr: 'sl. i lcgy

tana"  U"

, .D .A .37  (76177 )  t s76 /77  L .

GOLDSTEIN Watter ldassermanu Sein Kampf um l{ahrheit,  Leipzig u.

Z i i r ich,  Grèth le in  u.  Co .  ,  1929 .

BAMBERG lrmgard,

BING Siegmund,

r

GUIGNARD René' Romanciers al lemands contemporair6 VII ]  .  Forma-

t ion  ih te l lec tue l le  de  Jakob Wassermao e t :  ses

théor ies  l i t té ta i res .  In  :  Revue des  cours  è t -

c o n f , 6 : r e n c e s .  P a r i s  3 4 ,  1 9 3 2 - 1 9 3 3 ,  l è r e  s é r i e ,

p .  l 8 l - 1 9 2  b t  3 7 0 - 3 8 4 .



KARLI{EIS Marta,

KREUTZER Rudolf,

LASZCZOWER E.,

LIEBERMANN J.,

OONK Mariana Michener,

PORZKY E. ,

RETTICH Hans,

RICHTER Ruth,

SCHNETZLER KasPar,

SELL Arrre-Liese,

STIX Got t f r ied ,

VOEGELI I^Ialter,

I.IAS SERMANN-SPEYER Jul ie,
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Jakob h lassermann.  Bi ld f und l.Ierk. Mi t  e inem

Gelei twort  von ThomasMann, Amsterdam, Quer ido

r935 .

Das dua l is t i sche Gesta l tungspr inz iP  be i  Jakob

Wassermann.  Bonn,  Ph i l .  D iss .  1949 '

Jakob lJassermann.  Der  Fa l1  Maur lz ius '  Wien,  D iss '

r  933 .

J .  I {assermann 's  soc ia l ,  ph i losoph ica l  and è th i -

cal  v iews against a histor icel  background with

spec ia l  cons idera t ion  o f  h is  f ina l  .  t r i l ogy  :

Der Fal l  l ' laur iz ius, Etzel  Andergast and Kerk-

hovens dr i t te  Ex is tenz .  C inc innat i '  USA'  D iss '

t 9 4 3 .

Jakob Wassermanns Auffassung des "Neuen Men-

schen" ,  Un ivers t ty  o f  I ' l ash ing ton '  l97 l  '  D iss '

D.A .  32  (7 t / 72 )  z7o } /O t  A .

Der Abenteurer in l . lassermanns Scha: l lsn'  Inns-

b r u c k ,  D i s s .  1 9 3 3 .

Das  Rech t  be i  Jakob  Wasse rmann ,  E r l angen ,  Ju r '

D i s s .  1 9 5 7  .

Der  E in f luB F .  M.  DosÈo jevsk i - i s  au f  d ie  Werke

l lassermannÉ,  Bonn,  Ph i l .  D iss .  l95 l  '

Der Tal1 Maurizius. Jakob l{assermanns Kunst des

Erzâh lens ,  Bern ,  Ver lag  Herber t  Lang,  1968 '

Das rnêtaphysisch-real ist ische I ' Iet  tbi ld Jakob

Wassermanns, Bern, Paul Haupt,  1932 ;  Nachdruck

N e n d e l n ,  K r a u s ,  1 9 7 6 .

Trakl  und Wassermanrb Roma, Edlzioni  di  stor ia

e  I è t t e r a t u r a ,  1 9 6 8  ( t è @

d ' a r t e  4 3 ) .

Jakob tr lassermann und die Trâgheit  des Herzens,

l l i n t e r t h u r ,  V e r l a g  P .  G .  K e l l e ,  1 9 5 6 .

Jakob l^Iassermann und sein l^Ierke, Wien u. Leip-

z ig ,  Deutsch-ôs ter re ich ischer  Ver lag ,  1923.
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4.2 .  Ouvrages  contenant  des_études  impor tan tes

BERTAUX Felix,

BERTAUX Fel ix,

BOUCHER Mâurice,

BOUCHER Maurice,

EMMEL Hi ldegard,

MARTINI  Fr i t z ,

MARTINI FTTIz,

MAYER Hans,

MENDELSSOHN PEteT de,

I ' IILLER Henry,

MURET Maurice,

POESCHEL Erwin,

Les  Romanc iers  a l lemands.  Antho log ie ,  Par is ,  1g32.

Panorarna de la l i t tétrature al lemande contemporaine

P a r i s ,  K r a ,  1 9 2 8 .

Let t res a l lemandes.  Jakob l . Iassermann I^ lerner Bock.

H o u m e s  e t  m o n d e s  1 7 ,  P a r i s ,  1 9 5 2 .

L e  r o m a n  a l l e m a n d  ( 1 9 1 4 - 1 9 3 3 )  e t  l a  c r i s e  d e  1 ' e s -

p r l t ,  M y t h o l o g i e  d e s  i n q u i é n u d e s ,  P a r i s ,  P I J F ,  l 9 6 l  -

Das  Ger ich t  in  der  dehtschen L i te ra tu r  des  20 .  Jahr -

h u n d e r t s ,  B e r n ,  1 9 6 3  ( D a r  :  K r i t i k  a n  d e n  j u r i s t i -

schen Inst i tut ionen z Frarrz '  I , lerfel  ,  Jakob Wasser-

m a n n . . . ) .

Nachwort (zu :  Jakob l^ lassermann, Der Fal l  Maurlz ius)

In :  Jakob l^Iassermann, Der FalI  Mauriz ius, Fraukfurt

a .  Ma in  u .  Hamburg ,  F ischer -B i i chere i ,  1964 ;  Der

Fa l l  Maur lz ius ,  Hamburg ,  R i i t ten  u .  Loen ing ,  1971.

Nachwort (zu : Jakob WassermànTr5 Das Gânsemânnchen)

In : Jakob hlassermann, Das Gânsemânnchen, I ' lûnchen

u.  I , J ien ,  Langen u i i l l e r ,  1972.

L i te ra tu r  der  t lbergangsze i t ;  l l i esbaden,  L imes,  1949

S.  F ischer  unrd  se in  Ver lag ,  Frank furE a .  Ma in ,  F .

F i s c h e r ,  1 9 7 O .

Maurizius for ever,  in :  Jakob hlassermann, JosePh

Kerkhovens dr i t te  Ex is te r lz ;  Hamburg ,  Rùt ten  u .

L o e n i n g ,  1 9 6 1 .

Le  déear ro i  de  l fespr i t  a l lemand,  Lyon,  Ed i t ions  de

l a  p l u s  g r a n d e  F r a n c e ,  1 9 3 7 .

JaBob l^ lassermanrr,  in :  Krojanker,  G. (Hrsg.),  Juden

in  der  deutschen L i te ra tu r ,  Ber l in ,  I ' l e l t  Ver lag ,

1 9 2 2 .

(t t rsg.) ,  Jakob I . Iassermann, Bekenntnisse und Begeg-

nungen. Portâts und Skizzen zur Li teratur -  ud

Geis tesgesch ich te .  Mi t  e inem Nachwor t  h rsg .  von

Pau l -  S tôck le in ,  Bamberg ,  Bamberger .  Re i te r ,  195O.

STôCKLEIN Paul,
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4 , 3 . '  c h " i *  d ' . r t i " l g , r  g

1897 BARTELS Adolf ,  Li terar ische Afterkunet (ûber Jakob Wassermarn, Die

Juden von Z i rndor f  ,  F r .  I {eddek ind . . . )  in ' -  :  Der  Kunst

r , l a r t  l l ,  I I ,  l g g T - l g g g ,  s .  5 - 7 .

CONRAD M.G., J"kob l l r rr . t tnaùnr Di.  Jf f i ,  i t  :  Die

G e s e l l s c h a f t  1 3 ,  I X ,  1 8 9 7 ,  S .  1 2 5 - 1 2 8 .

NEIIMANN Al f red (Réz: . ) ,  Jakob h lassermann' .  Die Juden von Zi rndor f  ,  in  :

W i e n e r  R u n d s c h a u  I ,  I I ,  1 8 9 7 ,  S .  7 5 1 : 7 5 2 .

S T O E B E L  O t t o ,  D i e  J u d e n  v o n  Z i Ë n t l o r f ,  i n r :  D i e  Z e i t ,  B d .  l l ,  1 8 9 7 '

s .  2C5 .

t89B GEIGER L. ,  Zwei  j i id ische Erzâhlungen :  h7.  Jessens "Juden zu Kôln" ,

J. I^ lassermanns "Juden von Zirndorf" ,  in :  Al lgemeine

Zet tung des  Judenturns ,  1898,  31 .

HEIMANN Mor i tz ,  D ie  Juden von Z iÈndor f r , in : :  Neue Deutsche RundscLau 9 ,

1 8 9 8 ,  S .  6 4 6 - 6 4 7 .

l90O FEDERN Kar l ,  Renate  Fuchs ,  in  :  D ie  ZuEunfE3î ,  l9OO,  S.  464-469.

RATH l , l i l ly ,  Jakob \^ Iassermann.  Die Geschichte der  jungen Renate

F u c h s ,  i n  :  D a s  L i t e r a r i s c h e  E c h o  3 ,  l 9 O O - 1 9 0 1 ,  S p .

* t r .

SCHAI IKAL R ichard ,  Renate  Fuchs ,  in :  D ie  Gese l lschaf t  17 ,  IV ,  l9OO'  S .

r97 - r98 .

lgol HOFFER Max, Jakob l^lassermannÊ neuer Roman (Die Geschichtg 4ellnqr

gen  Renb te  Fuchs )  i n  :  S t i u rnen  de r  Gegenwar t  2 ,  l 90 l '

s .  t7 .

l9O2 KALKSCHMIDT Eugen, Jakob Wassermânn. Der Moloch, in : 'Der Kunbtt i rart  16/I ,

t 9o2 -1903 ,  s .  469 -47O.

l9O5 HOFFMANN Carnil l ,  Jakob Wassermann.. Alexander in Bàbylon, in : q!-t. t-

re i ch i sche  Rundschau  3 ,  1905 ,  S .  l 4 l -142 .

HOLZNER Eugen, Ant ikes und Ant ik is ierendès (ûber Jakob Wassermann,

A lexander  in  Baby lon)  in  :  Das  L l te rar ische 'Echo 8 ,

l 9 o 5 - 1 9 0 6 . ,  S p .  1 3 5 8 - 1 3 6 4 .



I
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l906 SCHÀEFER l . I i lhelm, Zwei Novel lenbi icher ( . . .  J.  I {assermalm' Die Schwe-

.  t ,  1 9 0 6 - 1 9 0 7 ,  S '  l O 4 '

ÏIOLZOGEN Erffst yon, Jakob l,trassermannl Die schwesternr Die Juden von Zirn-

d o r f ,  i n :  :  D a s  L i t e r a r i s c h e  E c h o  9 ,  l 9 0 6 - 1 9 O 7 '  S p '

5  44-546.

l9O8 KIENZL Hermann;  (Rez ' .1 ,  Caspar  Hauser  oder  d ie  Trâghe i t  des  Herzens '

i n  :  D a s  B l a u b u c h  3 ,  1 9 0 8 ,  S '  9 5 3 - 9 6 0 '

WEIB Conrad, Jakob I^Iassermarn, in:  :  Hochland 6 I I '  l9O8-19O9 '

s .  4 7 7 - 4 8 2 .

WOLZOGEN Ernst,  (Rez.),  Jakob l^ lassermaAu Caspar Hauser oder die

Trâghe i t  des  Herzens ,  in  :  Das  L i te rar ische Echo lO '

l 9 O 7 - 1 9 0 8 ,  S P .  1 6 7 1 - 1 6 7 2 '

lglo HANDL lûi l l i ,  Bùcher der verzweif lung (von Max Burckhard, Jakob

,z  Wassermann)  in  :  D ie  Neue Rundschau 21 ,  l9 lO,  S '  855-

8 5 9 .

I IEILBRONN Ernsr,  Die l i terar ische Persônl ichkeit  ( i iber Jakob Wasser-

mann,  Der  L i te ra t  oder  Mythos  und Persôn l ichke i t ,

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 0 - l 9 l l ,  S p '  l O 7 7 -

I  0 8 0 .

HOFI'{ILLER Joseph, Die Masken Ervin Reiners. J. tr{assermanns rcue Erzâh-

luns  in  :  S i i c ldeutsche Monatshef  te  7 ,  I I ,  l9 lO '  S '
-

3 5 4 - 3 5  I  .

SCHAEFER l^ l i lhelm, Di.  M"s@, in :  Die Rheinlande 20'

t 9 l o ,  s .  344 .

SERVAES Franz, Die Juden vorr_?iûrgor! ,  in :  Das Li terar ische Echo

1 3 ,  l g l O - l 9 l l ,  S P .  l 3 6 l - 1 3 6 9 .

l 9 l  I  D U E S E L , Dramâtlsche Rundschau, in :  Westermauns Monatshefte

l l l ,  l g l l - 1 9 1 2 ,  s .  3 6 2 .

Drei  Einakter von l . lassermann u. Thoma, in :  Der

K u n s t w a r t  2 5 ,  l ,  l 9 l  l - 1 9 1 2 '  S .  3 6 2 .

LOTHAR Ernst,  (Rez:.) ,  Jakob l{assermann; Der goldene spiegef in :

0 s t e r r e i c h i s c h e  R u n d s c h a u  2 9 ,  l 9 l l ,  S '  2 5 7  '

pINTHUS Kurt,  (Rez.)_, Jakob l^ lassermaun; Der goldene SPiegel,  in :

Z e i t s c h r i f  t  f i i r  B i i c h e r f r e u n d e  N .  F .  3 ,  | 9 1 l - 1 9 1 2 '

s .  403 .

DUESEL,
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l9l2 HEINE Anselma, (Rez.) Jakob Wassermann. Der l ' lann von vierzig

Jahren,  in  :  Das  L i te rar ische Echo 15 ,  1912-1913,

S p .  1 1 4 9 .

HERWIG Franz ,  .  (nez.) ,  Neue Romane (Wassermann, Der Mann von vierzig

Jahren)  in  :  Hoch land lO,  I I ,  1912-1913,  S .  235-238.

K-ERR A l f red ,  Wassermann-Hofmannstha l ,  in  :  !9 "  3 ,  l9 l2 -1913 '

s .487 -489 .

! , I IED }{ ,art ina, (nez.) ,  Romane der LebensmiÈte. Zu Jakob Wassermann,

Der Mann von vierzig Jahren, in :  Der Brenner 3,

l 9 t 2 - 1 9 1 3 ,  s . 6 9 6 - 7 0 2 .

l9 l3  BRAI IN Fe l i x ,  (nez . ) ,  Deutsche Prosa (Sauuoe lbesprechung u .a .  2u . . .

Jakob Wassermann, Der Mann von vierzig Jahren),  in :

Us ter re ich ische Rundschau 37 ,  t913,  S .  426-433.

KÀYSER Rudo l f ,  (Rez . ) ,  Der  l lann  von v ie rz ig  Jahren,  in  z  Mâxz  7 ,  I I ,

1 9 t 3 ,  s . 2 l 4 4 l ï

PINTHUS KurE, Jakob Wassermann. Der Mann von vierzig Jahren, in :

Z e i t s c h r i f t  f û r  B i i c h e r f r e u n d e  N .  F . 5 ,  l 9 l 3 - 1 9 1 4 .

l9 l5  ITANDL l , t i l 1 i , (Rez.) ,  DeuÈsche Menschen (Jakob Wassermann,  Deutsche

Charaktere und BegebenheiEen,  in  :  Die Neue Rundschau

26 ,  t 9 t5 ,  S .  lOo2 -1003 .

HERI^IIG Franz, (Rez.),  Neue Romane ( i iber Jakob Wassermann, Das

G â n s e m â n n c h e n ) ,  i n  :  H o c h l a n d  1 3 ,  I ,  l 9 1 5 - 1 9 1 6 '

s.  478-482.

LOERKE oskar,  (Rez.),  Lekt i i re (Jakob lqqgqeqlqqn, Das Gânsemânnchen).

i n  :  D i e  N e u e  R u n d s c h a u  2 6 ,  1 9 1 5 ,  S .  1 7 0 7 - 1 7 1 6  ;

Li terar ische Aufsâtze aus der Neuen Rundschau, Hei-

d e l b e r g ,  L a m b e r t - S c h n e i d e r ,  1 9 6 7 ,  S .  3 l - 3 4 .

STERNBERG Leo, (Rez.),  Das Gânsemânnchen (Ronan von Jakob Wasser-

m a n n ) ,  i n  :  D i e  R h e i n l a n d e  2 5 ,  I 9 l 5 ,  S .  3 8 8 .

WEILEN Alexander von, (nez.) ,  Jakob Wassermann. Das Gânsenânnchen, in :

D a s  L i t e r a r i s c h e  E c h o  1 8 ,  l 9 l 5 - 1 9 1 6 ,  S p .  3 8 1 - 3 8 3 .



I 9 I 6 FEUCHTWANGER Lion,

PETSCHAU FTitZ,

l9l9 BAUI4ER Gertrud,

BLEI Franz,

ELOESSER Arthur,

FEUCHTI^IANGER Lion,

HEIMANN Morit,z,

KRELL Max,

l92l  KAZNELSON Siegnund,

(Bez.),  t lber Wassermanns Buch "Deutsche Charaktere

und BegôenheiËetf 'und anderes, in :  Der Merker 7,

1 9 1 6 ,  s . 2 3 8 - 2 4 0 .

I^TITKOI^ISKI GCOrg, (nez . ) ,  Jakob t lassernann.  Das Gânsetâ  ,  in . :

Z e i t s c h r i f t  f i i r  B i i c h e r f r e u n d e  N . F .  8 ,  l 9 l 6 - 1 9 1 7 '

B e i b l .  S p .  5 o O - 5 0 4 .

E ine  Gesch ich te  von Er lôsung (zu

Chr is t ian  Wahnschaf fe ) ,  in  :  D ie

s .442-443 .

(nez. ) ,  Christ ian l^Iahnscha{e, in Die Rettung 2,
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(Rez.),  Das Gânsemânnchen (Roman von J. Wassermann),

i n  :  D i e  S c h a u b i i h n e  1 2 ,  T ,  1 9 1 6 ,  S .  l O - 1 3 .

Jakob Wassermannl.

H i l f e  2 5 ,  1 9 1 9 ,

Christ ian I , t rahnschaffe) ,  in :  Die Neue \n1lrgheg 30'

KErM H .W. , .

1919 ,  s . 367 -373 .

Jakob Wassermann. Christ ian t{ahnschaffe, in : Das

L i t e r a r i s c h e  E c h o  2 1 ,  l 9 l 8 - 1 9 1 9 ,  S p . 8 l 6 - 8 1 7 .

l92O EDSCHMID Kasimir, Der neue Roman und I.lassermannl in : Die l^leiBen

B 1 â t t e r ,  7 ,  1 9 2 0 ,  S .  l 3 0 - 1 3 7 .

HEINE Anselma, Jakob Wassermann. Der Wendekreis,  in :  Das  L i te rar i -

sche Echo 23, 1920-1921 ,  Sp. 948-949.

1919 ,  s .  27 .

Drei Erzâhler (l^iassermann,Christ ian Wahnschaf f q),

l 80 ,  1919 ,  s .  148 -152 .

l ie l^Ieltbi ihne l5 , I ,

in :  Deutsche Rundschau Bd.

Chr is t ian  Wahnschaf fe ,  in  :

1919 ,  s .  742 -745 .

Das Ji ingste Gericht im Roman (zu Jakob Wassermann,

Rourane l92O (ûber Jakob Wassermant, !.t-!J.td.k=É),

in  :  D ie  Neue Rundschau 31 ,  1920,  S .  1413-1422-

buch (Mein Weg als Deutscher un4 Juôe),  in :  Der

Jude 6 ,  192 l -1922,  S .  49-52 .

Urn i i id isches Volkstum. Zu J. Wassermanns Bekenntnis-
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1922 BINZ Arthur F., Jakob lùassermann. Oberlins drei Stufen und Sturre î 2 ,

i n  :  Der  Gra l  17 ,  1922-1923 '  S . 44.

:  Die Neue Rundschau 33,POESCHEL Erwin, (nrz.) ,  pberl ins drei  Stufen, in

1922,  S .  1256-1258.

lg23 AIIFRICHT Hans, Jakob wassermann zu seinem 50. GeburEstag, in

Rundschau 34, 1923, l ,  S. 227-238'

MUENZER Kurt, ( . lakob Wassermann) Ulr ike WoyÈich, in :  Die Li teratur

(Das L i te rar ische Echo 26)  ,  1923-1924,  S '  l l -14 '

NADLER Joseph,

'.
D e r  L e s e z i r k e l  l l ,  1 9 2 3 - 1 9 2 4 ,

1924 BRAUN llarald, (nez.) ,  Jakob wass"rm.nl t .  Fab"r oder di"  ver ,

i n  :  E c k a r t  l ,  1 9 2 4 - 1 9 2 5 ,  S .  1 0 3 - 1 0 4 .

HERWIG Franz, (nez.) ,  Neue Romane ( i iber Jakob Wassermann, Faber oder

d ie  ver lo renen Jahre) ,  in  :  Hoc ,h1and 22 ,  I ,  1924-1925,

s .  693-697.

KÀ},IP A. Glauben und Gestal-tung. Zu den neuen Romanen von Th' l ' lann

MUENZER Kurt' Jakob l^Iassermann. Die verlorenen Jahre. Roman. Deu

Charak tere  und Begebenhe i ten ,  l .  u .  2 .  Re ihe ,  in  :  D ie

L i te ra tu r  (Das  L i te rar ische Echo-  27) ,  1924-1925,  S '  178-

t 79 .

PANTER Peter (Kurt Tucholsky), Jakob l'Iassermann und sein l^Ierke, in :

Die l , Iel tbi ihne 20, I I ,  1924 ,  S -  430-432 '

POESCHEL Erwin, Oer .r"ne notnan Jakob Wass

n e n  J a h r e " ,  i t t  :  \ " " "  F r . i "  P t . t " "  5 ' l l  ' 1 9 2 4 '

1925 BRAIIN Harald, (Rez.) ,  Jakob l^ lasserroann.  Laudin und d ie Seinen,  in  :

E c k a r t  2 ,  1 9 2 5 - 1 9 2 6 ,  S .  l l 9 - 1 2 0 .

Die ver lorenen Jahre (zu dem gleichn'  Buch v' '  Jakob

: Die Neue

I I e f È  2 ,  S .  l 5 - 1 6 .

(Zauberberg) 9nd J. l ' lassermann (Faber oder die ver lorenen

J a h r e ) ,  i n :  D e r  G r a l  1 9 ,  1 9 2 4 ' 1 9 2 5 ,  S '  4 4 4 - 4 4 7 '

GEHRKE M.M.,

l , lassermann), i t t  :  D' i= Wgl l l l ihte 21, T, 1925, S'  715-716'
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t926  DrETZ W. , Jakob Wassermann l iest,  in :  Die Li terar ische l ' le l t ,

ERNST Stephan,

GEHRKE M.M.,

2 ,  1 9 2 6 ,  N r .  1 7 ,  S .  6 .

D ie  go t t lose  Ze i t  (2 , t . . .  Jakob l , lassermann,  Laud in

u n d  d i e  S e i n e n ) ,  i n :  D i e  H i l f e  3 2 ,  1 9 2 6 ,  S .  l 2 l - 1 2 2 .

(nez.) ,  Jakob t l " " " " r t "ot  .  D"r  At f t th t

Erns t ,  in  :  D ie  L i te rar ische Wel t  2 ,  1926,  Nr .  5O,

s.  9 .

KIRCHBACH-CARLO!ùITZ Esther v., E h e . Eine Antwort auf Jakob I'Iassermanns

" L a u d i n  u n d  d i e  S e i n e n " ,  i n  :  E c k a i t  3 ,  1 9 2 6 - 1 9 2 7 ,

s .77 -82 .

1927 HAAS Wil l i ,

1928 DODERER Orro,

d i e n s t " . i n :  D i e  L i t e r a t u r  3 1 ,  1 9 2 8 - 1 9 2 9 ,  S p .  2 7 4 - 2 7 5
I

v. Nur ein Roman :  Zu l^ jassermanns "FalI  Mauriz ius",  io

D i e  s c h ô n e  L i t e r a t u r  2 9 ,  1 9 2 8 ,  S .  4 7 8 - 4 8 1 .

(Rez. ) ,  Jakob Wassermann.  Der  Fa l l  Maur iz ius ,  in  :

D i e  L i r e r a r u r  3 0 ,  1 9 2 7 ' 1 9 2 8 ,  S .  5 4 4 .

EINSIEDEL !ùolfang

MARTENS KuTT,

PAETZOLD

PANTEN F.

RYCHNER l'Iax,

ZUCKERHANDL ViKTOT,

1929 LUCI(A Enil,

Erwin, (Rez. ) ,  Der  D ich ter  vor  dem Rich ter .  Zu  Jakob Wasser -

manns Roman "Der Fal l  Mauriz ius",  in :  EckarÈ 4,

t 9 2 8 ,  S .  3 1 2 - 3 1 4 .

I lau-ProzeB a ls  D ich tung.  2u . . .  J .  Wassermanns

"Lebensd iens t " ,  in  :  D ie  L i te ra tu r  31 ,  1928-1929,

Sp .274 -275 .

(Rez.) ,  l , lassermannsneuer Roman, in :  Die Li te-rar i-

sche Wel t  4 ,  1928,

Der  Fa l1  Maur iz ius ,

t 9 2 8 ,  l ,  S .  4 2 6 - 4 3 4 .

(Rez. ) ,  Jakob Wassermann-  Chr is toPh Co lumbus,  der

Don Qu ichote  des  Ozeans,  in  :  D ie  L i te ra tu r  32 ,

1 9 2 9 - 1 9 3 0 ,  S . 1 6 8 - 1 6 9 .

(Rez.1, ( . latoU Wassermann, Co{umbus) Der Don QuichoÈe

des Ozeans, in :  Die l , i t "re. i r" t t=- l '1"1t 5,  1929,

N r .  9 ,  S .  5 .

in :  Die Neue Rundschau 39,

Jakob l , Iassermann erzâhlt  von seiner Amerikareise

D i e  L i t e r a r i s e h e  W e l t  3 ,  1 9 2 7 ,  N r .  2 0 ,  S .  l - 2 -

Lebensbètrachtungen.  Zu.  .  .  J .  \^ lassermanns' ]Lg!gtq-

SCHWENK Ernst,

N r .  4 2 ;  S .  5 - 6 .
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1929 THALMANN Marianne, Caspar Hauser und seine Quellen, in : Deutsches

Volkstum. Monatsschri f t .  Hamburg :  Hanser.Lische Ver-

I93O IALOU R. ,

l a g s a n s t a l t  l l ,  1 9 2 9 ,  S .  2 0 8 - 2 1 8 .

LtAffaire Mauriz ius de Jakob Wassermanrr, in : Europe

n o u v e l l e ,  3 / 5  1 9 3 0 ,  p .  3 1 5 .

LUDWIG Emil ,  (Rez.),  l ' Iassermann i iber Hofmannsthal,  in :  Die Li te-

r a r i s c h e  l ^ l e l t  6 ,  1 9 3 O ,  N r .  1 9 ,  S .  5 .

I" IARTENS Kurt,  (Rez.),  Jakob l^Iassermann. Etzel  Andergast,  in :  Die

L i t e r a È u r  3 3 ,  l 9 3 O - 1 9 3 1 ,  S .  5 2 2 .  
'

l93l  BERGENGRUEN l , lerner (Rez.),  GroBe Sachen (u. a.  zu H. Mann, Die groBe

S a c h e . . . .  W a s s e r m a n n ,  E t z e l  A n d e r g a s t ;  M u s i l ,  D e r

Mann ohne Eigenschaften) in :  Deutsche Rundschau

B d .  2 3 1 ,  1 9 3 2 ,  S .  t 3 2 - 1 3 5 .

KNOERTZER C.  J . ,  Jakob t r Iassermann e t  les  causes  jud ic ia i res  dans  la

t ia*t"*t .  r t**rrrd.,  io ,  t tA, 
""-

b o u r g  l O ,  1 9 3 1 ,  l ,  p .  . 3 9 5 - 3 9 7 .

POESCHEL Erwin, Jakob Wassermanns neuer Ronan (L;tzel  Andergast) in :

D i e  N e u e  R u n d s c h a u  4 2 ,  1 9 3 1 ,  I ,  S .  6 9 4 - 7 0 0 .

REINIIOLD Kurt, ,  (Rez.),  Der graue Tod (zu Jakob tr ' lassernann, Etzel

A n d e r g a s È ,  i n  :  D a s  T a g e b u c h  1 2 ,  1 9 3 1 ,  S .  9 0 4 - 9 0 6 .

THIESS Frank ,  (Rez . ) ,  Wassermanns "Etze l  Andergas t "  (zn  :  J .  l . lasser -

mann, Joseph Kerkhoven u. Etzel  Andergast.  2 Romane

in  e inem Band)  in  :  D ie  L i te rar ische VJe i t  7 ,  1931,

N r .  1 7 , ,  S .  l - 2 .

1932 BRAIIN Harald, 
'  (nez.) ,  Jakob Wassermann. Etzel  Andergast,  in :  EckarÈ

E ,  1 9 3 2 ,  S .  1 3 6 .

DEMMIG Charlot te,  (Rez.),  BÛcher um Jakob l , r lassermann (Sarmrelbesprechung)

in  :  Der  Gra l -  27,  1932-1933,  S.  694-695.

GOES Albreeht,  Leben im Geist ( i iber Jakob Wassermann) in :  Eekart  8,

t 9 3 2 ,  S .  5 O 3 .

I IOHMANN I. I . ,  Schule und Jugend in Spiegel der neuesten Li teratur,

in  :  Deutsches  Ph i lo logenb la t t  40 ,  1932,  S .  341-345

u .  3 5 5 - 3 5 8 .
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1932 KLEIN,  Pro f .  Dr . ,  Jena, An Herrn Doktor Kerkhoven wegen "EÈzel AndergasC',

in  :  D ie  L i te rar ische l ' l e l t  8 ,  1932,  Nr .  26 ,  S ' l -2 '

1933 AUFRTCHT-RLIDA H. ,

DôBLIN 4 . ,

I^IEIS SINGER Friedrich,

WIEGAND Heinrieh,

H E S S E  H . ,

F r  i ed r i ch ,

. Jakob Wassermann. Bula-Ihler:L, in : Die Litera-

r i s c h e  ! ù e l t  8 ,  1 9 3 2 ,  N r .  4 l - 4 2 ,  S .  I  l .

Erfahrung und GegenwarE. Bemerkungen zu 8 biogra-

phischen Bûchern ( i iber. . .  Jakob l lassermann, Pula

MaEar i )  in  :  D ie  Neue Rundschau 43 ,  1932,  Bd '  2 ,

s.  826-832.

Jakob I^Iassermann. Ein Gesprâch in seinem 60'

Gebur ts tage,  in  :  D ie  Neue Rundschau 44 ,  1933 '

s . 3 6 2 - 3 7 6 .

MANN H.,  ZWXIG St. '  Fi i r  Jakob l ' Iassermann' in :  Die

N e u e  R u n d s c h a u  4 4 ,  1 9 3 3 ,  B d .  l ,  S .  3 5 7 - 3 6 1 '

lJassermann zu seinem 6O. Geburtstag, in :  Die

L i te rar ische l . le l t  9  ,  I  933 ,  Nr  .  I  O,  S .  5 -6  .

In memorian Jakob Wassermann, in :  Die San'- lung I '

t 9 3 4 ,  S .  2 8 2 - 2 8 5 .

Jakob Wassermann letz tes Buch,  in

Rundschau  39 ,  1928 ,  l ,  S .  426 -434 .

Die deutschen Stârmre und Landschaften im geist i -

gen Schaffen der Juden. Auch eine Betrachtung

zum Tode von Jakob Inlassermanrr. in : C.V' Zeiitung

1 3 ,  1 9 3 4 ,  l ,  B e i b l .  2 .

UnÈerhaltung i iber ein n'eues Buch, in :  Gesauurel te

W e r k e ,  B e r l i n ,  S .  F i s c h e r ,  1 9 3 4 ,  u .  P r o s a  I I ,

F rank fur t  a .  Ma in ,  S .  F ischer ,  1959,  S '  208-221 '

Jakob l . Iassermann, Gestal t  und Glauben, in :  Die

N e u e  R u n d s c h a u  4 5 ,  1 9 3 4 ,  B d .  l ,  S '  4 4 4 - 4 5 4 '

(Rez. ) ,  Jakob Wassermanns le tz tes  l ' l o rE  (zu  J '

Wassermann, JosePh Kerkhoven) in :  Neue Deutsche

B l â r t e r  l ,  1 9 3 3 - 1 9 3 4 ,  S .  6 3 0 - 6 3 3 .

WEISSINGER

1934 BROD l"lax,

DôBLIN Alfred,

FEUCHTI,ùANGER Lion,

HOFMANNSTHÀL, Hugo v. '

KAYSER Rudolf '

I"IARCUSE Ludwig,

:  Die Neue
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1934 SUHRKAMP Peter, Jakob I'i lassermann zum Gedâchtnis, in : Die Neue Rund.-

s c h a u  4 5 ,  1 9 3 4 ,  B d  l ,  S .  1 2 9 - 1 3 0 .

1937 BLANKENAGEL John C..Jakob l , Iassenuanns Christoph Columbus, in :  Monatshefte

f i i r  Deutschunter r i ch t  29 ,  1937,  S .  2Ol -2O3.

SEELIG Car l ,  (Rez . ) ,  Jakob Wassermann.  O l iv ia ,  in  :  MaB und Wer t  l ,

f 937 - r938 ,  s .  634 -635 ,

1939 FRANKLE E1eanor,  DostoÏevsky eE Wassermann, in :  Revue de Li t térature

c o m p a r é e ,  P a r i s ,  1 9 ,  1 9 3 9 ,  p .  4 3 - 6 4 .
:

l94l BLANKXNÀGEL John C. More unaknowledged borrowing by Jakob Wassermann, in :

Journa l  o f  eng l i sh  and germal ic  ph i lo logy  40 ,  1941,

s .  555 -556 .

1943 BLANKBNAGEL John C. J. Wassermann's views of iustice, in : Monatshefte f i i r

D e u t s c h u n t e r r i c h t  3 5 ,  1 9 4 3 ,  S .  1 6 6 - 1 7 3 .

1946 BUNKXNAGEL John C.  J .  Wassermannrs c,oncept ion and l reatment  of  character ,

i  z ,  1946 ,  s .  3 -20 .
;

1949 JONES GerainÈ Vaughan, J.  Wassermannrs "Joseph Kerkhovens dr i t te Existenzi l

i ts phi losophy and structure, in :  German Li fe and

L e t t e r s  3 ,  1 9 4 9 - 1 9 5 0 , 3 ,  S .  1 6 9 - 1 8 4 .

WASSERMANN-SPEYER Jul ie ,  Das Menschenherz gegen d ie WeIt .  Jakob Wassermanrr ,

i n , *

ge is t iges  Leben in  Franken,  l ,  1949,  9 ,  S .  37  f f . .

l95l  BLANKENAGEL John C. Human fears in J.  Wassermann's wri t ings, in :  Journal

f f i  rnrroro*r ro,  r95r,  3,  s.  309-
3 l  o .

1953 JACOB Heinr ich E. ,  Jakob Wassermanns und der  Eros des Erzâhlens.  Zum 20.

T o d e s t a g  d e s  D i c h t e r s ,  i n  :  D i e  Z e i t  8 ,  1 9 5 3 ,  5 3 .

1954 BLANKENAGEL John C. J.  t ' Iassermanns view on America, in :  German euarter ly

, ,  ) r t t ,  *  t * t r .

1955 CARROUGES, M.,  Jakob Wassermann. Un peintre du chaos, in :  Paru,

Revue t le  l rac tua l i té  l i t té ra i re ,  in te l lec tue l le  e t

a r t i s t i q u e  1 0 ,  1 9 5 5 ,  8 9 - 9 0 ,  p .  2 1 7 - 2 2 1 .
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\g"ltqott (zu J. Wassermann : Meistererzâhlungen) in :

J.  Wassermann, l" le istererzâhlùngen, Gi iÈersloh, 1960.

GibÈ es eine GerechLigkeit  ? Wiederaufnahmeverfahren

fiir Jakob Inlassermann. t'Der FaIl l"laurizius" und die

1962 BLOECKER Guenter,

trr le l t  von heute, in :  Sonntagsblatr .  Unabhângige Wochen-

ze i tung f i i r  Po l i t i k ,  Wi r tschaf t  und Ku l tu r ,  1961,  22 ,

s .  t6 - r7 .

Jakob Wassermann, Joseph Kerkhovens dr i t te Existenz,

in  :  G.  8 . ,  Kr i t i sches  Lesebuch,  Hamburg ,  Le ibn i tz ,

1962 ,  s .  35 -39 .

SCHNITZLER Arthur, Krit isches aus dero NachIaB (zu Jakob Wassermann : Das

Gânsenânnchen) in : Die  Neue Rundschau 73 ,  1962,  S .  203-

228.

Jakob Wassermann, in : Fi irther Heirnatblâtter NF 12,

t 9 6 2 ,  4 .

The obsess ive  persona i iËy  in  J .  Wassermannrs  nove l

"Der  Fa l l  Maur iz ius" ,  in  :  L i te ra tu re  and psycho logy  l4

t 9 6 4 ,  s .  1 0 6 - 1  1 5 .

The status of educat ion in the l ight of  J. .  l , lassermann,

in  :  Revue des^ langues v ivan tes .  T i jdschr i f t  voor  Le-

vende Ta len  -  Tweemaande l i j t . se  pub l i ka t ie  -  Bruxe l les

3 0 ,  1 9 6 4 ,  6 ,  S .  6 2 1 - 6 2 3 .

l , le lus ine ,  in  :  Amer ican 'german.  Rev iew 36,  197O,  n .  3 ,

P .  4 5 .

Ja*ob-l lassernann, rn :  Zeitschri f t  fûr Geschichte der

J u d e n ,  T e I  A v i v  7 ,  1 9 7 0 ,  l ,  S .  3 7 - 4 4 .

'Doktor 
Kerkhovens drei  Existenzen. Als Hinweis auf den

I 960 I^IASSERMANN Charles,

t96l  TANK KurÈ Lothar,

I^IASSERMANN Charles,

1964 REGENSTEINER Henry,

REGENSTEINER Henry,

I970 JAKOBOhISKI

KAYSER Rudolf ,

l97 l  KAICH René,

Schri f tstel ler Jakob Wassermann, in :  Schweizer Monats-

h e f t e  5 1 ,  1 9 7 1 ,  S .  4 1 9 - 4 3 1 .

1972 REICH-RANICKI l" larcel ,  Dostojewski js Zarewit ,sch. Der Fal l  Wassermann, anlâF-

l i ch  der  Neuausgabe e ines  Bes tse l le rs  von gesEern ,  in  :

D i e  Z e i t , 1 4 . 1 . 1 9 7 2  u .  :  J a k o b  W a s s e r m a n n .  D e r  B e s t s e l -

leraut.or von gestern, in :  M. Reich-Ranicki ,  Nachpri i -

fung,  DVA,  1972.
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1972 AMMON Emil, l lassermann u. Fûrth, in :  Jakob Wassermann. Ein

Be i t rag  der  S lad t  F t i r th  zu  se inem lOO.Gebur ts tag

am lO.  I {à rz  1973,  Fûr th ,  F rânk .  Pap ier indus t r ie ,  1973.

1973 MENDELSSOHN Peter  de ,  B i ldn is  e ines  gu ten  Menschen,  in  :  Euuna 8 ,  1973,
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DES ROMANS A GMND TIIiAGE. QUEL\.IUES CI{IFFRES

A t i t re drexemple nous indiquons quelques chif f res i l lustrant le

succès des l ivres de I 'Jassernarn.

-  Die Geschichte der jungen Renate Fuchs.connut jusquter- 1925

une nouvel le édit ion tous les deux ans.

- Das Gânsemânnchen :  les TOOO exemplaires de la preuière édit ion

furent épuisés en quelques jours. La l ibrair ie Fischer dut remettre le rornan

sous presse.  Jusquren 1933,  2OO OOO exempla i res  fu ren t .  vendus.

- Der Fal l  Mauriz ius :

Les 30 OOO exemplaires de la preroière édit ion de févr ier 1928

représentenÈ,/un chi f f re excepÈionnel lement élevé. I ls furent épuisés en lres-

pace de  que lques  mois .

.  Bn  ju i l le t  1928,  75  ooo. * " rp l " i res  ava ienE êEé vendus,  en  mai

1929,85  OOO,  en  oc tobre  19292 IOO OOO

Chi f f res  c i tés  d raprès  :  Pe ter  de  l {ende lssohn,  S .  F ischer  und se jg  l s r lag .
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