
HAL Id: hal-02498906
https://hal.science/hal-02498906

Submitted on 4 Mar 2020

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

La modernité de la figure biblique d’Élie : la relation au
sacré dans un monde désacralisé

Anne-Claire Bello

To cite this version:
Anne-Claire Bello. La modernité de la figure biblique d’Élie : la relation au sacré dans un monde
désacralisé. Sylvie Germain et les mythes, Yvonne Goga, Apr 2018, Cluj-Napoca, Roumanie. pp.31-
43. �hal-02498906�

https://hal.science/hal-02498906
https://hal.archives-ouvertes.fr


Sylvie Germain et les mythes

Volume coordonn6 Par

Simona Jiqa, Yvonne Goga et Bianca-Livia Bartoq

Casa Cdrlii de $tiin(5
Cluj-Napoca,2020



,rh"i9rj. :*l:,i1iiiw,&v:ttiiuitilib!:ft4.?Ni e'ep't:

Coleclia Romanul t'rancez actual

coordonatd de Yvonne Goga

IN MEMORIAM

ALAIN GOULET
@ Ies auteurs,2020

Descrierea CIP a Bibliotecii Nalionale a Rominiei

ffi" C".-ain etles mythes / vol' coord-par Simona Jiga'

Yvon.,e Goga et Bianca-Livia Bartog' - CIuj-Napoca : Casa cirlii
de qtiinf5, 2020

ISBN 978-60 6-17 -157 4-9

I. figa, Simona (coord.J

II. Goga, Yvonne [coord.)
III. Bartog, Bianca-Livia (coord'J

821.133.1..09



Anne-Claire Bello

Lu modernild de lufigure biblique d,Elie:
lq relation qu sucrti dans
un monde ddsscrulisd

, , 
Dans la Bible, Elie est un prophdte evoqud, entre autres.,i;rrrs le premier Livrc cles.Rr,,rs ( IO:i_t.gl. a,J;;;;;';;;ir;;;,lt'rrx elapes dans la relarion qui unit eri. a;;;ii;il'y;";

I l:I?^rl^" .p1-iq.: par.Iie. de si vie, Elie est un prophdte de ta
l].il.,lf llliThasie) qui cherche d converrir son-peuple, attird
l)irr. re ote, Baal, au moyen de l,affirmation zel6e de'la-parole,]yyi,y9 

"t de theophanies - c'err-d-Jire' de maniteilii";;r \lL'rrerlres de Dieu qu,il sollicite afin de *i"r*;;;;;;."i;
r'r'rr)le. Dans une detriidrne partie de ru ,L, Elie se ."ii*- a"r,[^rlcsefi, otr il exp6rimente en lui-m6me ,r" ror inte.i"uie JarsI'rrlrscnce et le silence de Dieu. C,est d-ce moment que lel''i1lrreur demande d Elie de se tenir r"iiu*ontugne de l,Horeb
1'r,111'qlf il le voie passer. Un vent fort, un trembi-ernent d; t"rr;,'t ,rr grand feu se manifestent.alors sans.que Di";,-Ait[1;;;;,,,r soil prqsent. Ce n'est qu'en enlenauri ,n soutlle de fin,rr('nec qu _Bhe pergoit la prdsence divine et qu,il se voile-ie\ r;;tjl0 avec son manteau.

, I.a 
-figure d,Elie est ddjd trds prdsente dds Ia thdse de

'Lrr l,r-at de.sy_lvie Germain - ilrdr" ro'ru"ri'"or.iddrde commeI'r rur(rice de l'muwe.romanesque. Le peisonnage est en effet
,,l::l1l,,l]l:.4,^"ilO.1"nrirtr, soit presque autant qie ta fid.t;;rri rrrr dort la critique littdraire a d6jd soulignd t,irrp"o.tun"",l.rr,, l'trrrvre de I'auteur.

l,imitant notre corpus au roman Magnus,trds riche dans
.,r triulsposition du my.the d'Elie, noJ, p.oporor. donc,l ,,lr:;t'r'ver ici, dans 

_ 
ul premier temps, comment,r lr r,',(ic.nnain,s'inspire de Ia premiere parlie a.'f, 

"i"'J:'Eli"I','rrr (rcnoncer les tdoles qui conlinuent de nous menacer dL lr'|)rrlrc actuelle. Nous verrons ensuite comrnent la deuxidmet,rrlrr'rlt: la vie d,Elie sur le *oni Uo."U: permet d Sylvie
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Germain de rendre compte de la mdtamorphose du sacrd au
ccur du profane ir une dpoque rnarqude, depuis Nietzsche, par
la mort de Dieu.

1. Le < zdle jaloux d'Etie > et les manifestations th6ophaniques
de sa pr6sence

Dans la Bible, dans la prernidre partie de sa vie, Elie
s'oppose au roi Achab, 6poux de Jezabel, qui favorise le culte
phdnicien de Baal, dieu d'origine semite qui n'a pas rdellement
d'identit6 prdcise mais rassemble toutes les divinitds qui
poumaient ddtourner le peuple de Yahv6. Au nom de Yahv6,
Elie ddnonce le culte de Baal comme idoldtre et il condamne
par ailleurs l'h6noth6isme du peuple qui < boite > entre deux
dieux sans considdrer l'Lm d'eux coillme le plus imporlant. A sa
rnanidre, l'cuvre romanesque de Sylvie Germain transpose cet
h6nothdiste en rnettant en rdcit, d'un c6t6, des personnages
contemporains tent6s par de nouvelles idoles tant iddologiques
qu'6conomiques et, de l'autre. cdt6, des personnages qui
prolongent la voix du prophdte Elie pour ddnoncer les ddrives
de l'idolAtrie. Le roman Magnus transpose cette premidre parlie
de la vie d'Elie marqu6e pa"r la d6nonciation de l'hdnoth6isme
du peuple et par la cataphasie du prophdte. Nous verrons d cette
occasion cornment Sylvie Gennain se trouve confiont6e d une
aporie lorsqu'il s'agit de transposer le massacre des grands
pr6tres de Baal par Elie.

1. 1. Le mythdme de l'h6noth6isme dans Magnus
Le roman Magnus transpose tout d'abord le mlhdrne de

I'hdnothdisrne du peuple qui, nous dit le texte biblique, cloche
des deux pieds entre Dieu et Baal (lRois 18:21). L'henothdisme
du peuple est clairernent mis en r6cit dans le roman qui 6voque
comment la population allemande < boite >> entre le dieu nazi et
le dieu clrdtien durant la Seconde Gueme mondiale. Le fragment
8 mentionne ainsi, d'un c6t6, le dieu nazi avec l'Eglise allemande
d'oir < tout "non-aryen" dtait exclu > (M 57) et, de l'autre c6t6, le
dieu chrdtien avec 1'<< Eglise confessante >, < la seule authentique
car pr6seruant la libertd de l'Eglise et respectant les valeurs
r6elles de la spiritualit6 chrdtienne bafoude par la pseudo-Eglise
allemande, inf'dodde au rdgime idolAtre et criminelle ) (M58).

Le texte de Sylvie Gennain supelpose par ailleurs le culte
pai'en du dieu Baal et l'ideologie politique n-azie, prdsentee, au
travers de la focalisation inteme sur Lothar, comme un < credo

',urvage 6ruct6 par l'auteur de Mein Kampf> (M 57). Tout
r'()r)lrre, selon certains passages de la Bible, le culte de Baal
r('l)ose sur des rituels de sacrifices de ieunes enfants destin6s d
olrtenir les faveurs de la divinitd, I'iddologie nazie est prdsentde
('omrle rdclamant le sacrifice de ses enfants destin6s d mourir
lx)ur que triomphe leur nouveau dieu. Dans le roman, les enfants
srrcrifi6s au nom de l'id6ologie nazie, qui a d6sormais force de
loi, sont les deux jeunes fi'dres de Thda, dont le pr6nom indique
clairement le glissernent qui s'opdre entre le Dieu spirituel et le
tlieu politique. Sylvie Germain, par le ddcalage ironique qu'elle
cntretient entre la voix namative et le discours rappofid des

Irersonnages nazis, ddnonce implicitement cet hdnothdisme. Nous
pouvons notamment l'obseruer lors du passage sur 1'enr6lement
dans l'armde nazie de Franz et de Georg : < enfants fanatisds qui
avaient Hitler pour Dieu, Clemens pour moddle, et la guerre pour
vocation > (.M 59). Le texte romanesque superpose
volontairement la sphdre politique et la sphdre religieuse pour
mieux ddnoncer l'instrumentalisation du religieu opdrde par la
propagande politique : < la gueme, ou I'ivresse du crime 6lev6 au
rang de sacerdoce. Franz et Georg 6taient entr6s avec une foi de
jeunes crois6s dans les Waffen-SS et ils avaient tud, incendi6,
massacr6 sans compter au nom de cette foi rutilante de sang >>

(M 60). Les prdnoms des deux jumeaux, probablement donn6s
par Th6a qui, nous dit le rorr-ran, a trds vite pris la place de la
mdre Frederike pour s'occuper de ses frdres, souligne dgalement
l'henotheisme. De fait, le choix du pr6nom Georg, qui renvoie d
saint Georges terrassant le dragon, permet de comprendre
comment la propagande nazie a ddtoumd l'hagiographie
originelle du saint se battant cettes, lnais pour le dieLr chr6tien. La
voix narrative, en soulignant l'amalgame entre foi religieuse et
foi politique, d6nonce ainsi l'h6noth6isme qui s'est empar6 du
peuple allemand pendant la Seconde Guerre Mondiale.

7. 2. La cataphasie du prophite face ir I'h6noth6isme
Face d 1'h6noth6isme, le roman transpose le motif de la

cataphasie qui marque la premidre partie de la vie d'Elie
lorsqu'il tente de lutter contre I'idolatrie par l'affirmation zdlde
de la parole divine. Cette parole d'imprdcation au nom de Dieu,
issue de l'hypotexte biblique, se diffracte, dans le texte
romanesque, au travers de plusieurs personnages. La voix
d'Elie, ddfendant le vrai Dieu chrdtien face au culte idolAtre du
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dieu, nazi est tout d'abord prise en charge par les ddfenseurs de
l'< Eglise confessante ,, pr'rir par le perfinnage principal.

Concemant la transposition de la cataphasie d'Elie par les
personnages associds d l'Eglise confessante, Sylvie Germain
recourt d ce que Marguerite Yourcenar appelle, dans la < Note de
l'auteur >> de L'CEuvre au Noir, la < recr6ation de personnages
r6els >r. L'Eglise confessante est ainsi incamde pui 1", figuies
rdelles de Martin Niemrilller, Otto Dibelius et Oietrich
Bonhoeffer. Si les deux premiers sont seulement dvoquds par la
fiction, Dietrich Bonhoeffer est, quant d lui, mis en 

-rdcit,

notamment dans sa relation amicale avec Lothar (M 5i). Sylvie
Gemain transpose alors la cataphasie d'Elie en reitituant d deux
reprises au discours direct les paroles de ce pasteur d6nongant les
d6rives nazies. Dans l'< Ephemeride > qui retrace sa vie aux
pages 187-192, ses propos sont ainsi rapporl6s directement : < Il
y a une vdritd satanique. [...] Elle vit de la haine de la r6alit6 et
du monde cr66 par Dieu >> (M 189). De m6me, dans le chapitre
intitul6 < Rdsonances )), le rolnan restitue une nouvelle fois sa
parole : < Je dois avoir la cerlitr"rde d'6tre entre les mains de Dieu
et non des hommes > (M 208). Et tout corlrte Elie s'est opposd
au pouvoir pai'er-r de son temps incarn6 par Achab, le pasteur
Dietrich Bonhoeffer s'oppose, dans le roman, au pouvoir iazr.du
troisidme Reich. Tout cornme, dans l'hypotexte biblique, EIie
d6fie Achab par la parole en lui reprocllant d'avoir abandonnd les
commandements de Yahv6 (lRois 18: 16-19), de m6me,
Bonhoeffer ddfie le pouvoir nazi par sa parole diffusde dans le
cadre des seminaires clandestins 6voqu6s notamment au
fiagrnent 8 du rorlan. Enfln, l'irnplication de Dietricli
Bonhoeffer dans la conjuration de l'attentat de juillet 1944 contre
Hitler, 6voqu6e d la page 190 de l'< Eph6m6ride >, rappelle le
massacre des grands pr6tres de Baal par Elie.

Paralldlement d Ia < recrdation de personnages rdels >,
Syfvie Germain recourl aussi, pour transposer la cataphasie
d'Elie, d ce que Marguerite Yourcenar appelle l'<< invention de
personnages historiques fictifs >'. Tel est le cas le Lothar,
( personnage .historique fictif > qui incame 6galement la
cataphasie d'Elie dans le roman. L'onomastique choisie par

Syluie Germnin et les mythes

1 Marguerite Yourcenar, L'CEuyre au Noir, Paris, Editions Gallirnard,
2000 ( 1 968), coll. < Folio >>, p. 494.
' Ihid.

llvlvie Germain pour le prdnom Lothar renvoie tout d'abord d la
lr1',rrre d'Elie dans la mesure oi le nom commence par un < L >>.

t )r, la lettre <L>> sera la seule lettre qui reste du nom que
N'lrrgnus inscrit d la fin du roman dans le sable de la grange avant
r lt' s'endormir et d'effacer toutes les autres lettres d son r6veil. Et
S,ylvie Germain indiquera lors de divers entretiens que cette lettre
,, l, > provient du norn Elie, qui reprdsente la filiation spirituelle
rlu personnage dans le roman. La cataphasie de Lothar est par
;rilleurs mise en rdcit puisque Sylvie Germain choisit de faire de
son personnage fictif un pasteur, d I'image de son mentor r6e1,
l)iehich Bonhoeffer. Son activitd de pasteur fait donc de lui un
l)crsonnage qui s'inscrit dans la cataphasie notamment dans le
cadre de < son activite pastorale et d'enseignement ) (M 59).
l,'opposition biblique confrontant Elie d Achab est alors
lranspos6e, dans le roman, au travers de l'opposition entre Lothar
ct son beau-frdre Clemens Dunkeltal. L'opposition, rapporlde au
rliscours direct dans 1'hypotexte biblique, est ici transposde par
l'Lrtilisation du discours narrativis6 qui n6glige les paroles pour
rnieux faire ressofiir l'opposition : < Ses relations avec son beau-
lidre s'dtaient hds vite d6t6riordes, toute discussion entre eux
cldgdn6rant en dispute >> (M 5l).

I.3. Les apories romanesques du mythe d,Elie ou I'enjeu
des variations

Toutefois, si les aspects du mythe d'Elie 6voqu6s
-jusqu'alors (hdnoth6isme et cataphasie) constituent pour Syivie

d6nonciation d'idoles et de faux-dieux -, elle est confrontde d
une aporie lorsqu'il s'agit de transposer dans le roman l,6pisode
du massacre des grands pr6tres de Baal, qui t6moigne d,une
certaine hybris et d'une certaine cruautd de la parl d,Elie :

< Elie leur dit : "Saisissez les prophetes de Baal, que pas un
d'eux n'dchappe!", et ils les saisirent. Elie les fit descendie prds
du torrent du Qish6n, et ld il les dgorgea> (lRois 18:40). Le
texte romanesque cherche alors d se d6marquer de la cruautd de
l'hypotexte biblique par diffdrentes stratdgies narratives.

. . Cgnggmant le personnage de Lothar, l'intrigue ddlaisse
la voie de l'opposition et de la violence incamees par Elie et
opte pour la voie du retrait et de l'6migration en Angleterre. Ce
choix naratif permet ainsi d Sylvie Gennain de contoumer le
probldme de la violence associ6e d la figure d'Elie. Toutefois,
la voix narrative ne semble pas valider entidrement cette

\ rrrrc-Claire Bello
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posture : < Mais en paftant, il avait conscience de laisser
totalement le champ libre d Clemens > (M 59). Le roman trahit
ici une aporie d laquelle Sylvie Germain est confront6e : se
soustraire d la violence pemet de ne pas s'en faire soi-mOme
l'agent, mais c'est aussi laisser le terrain libre d la propagation
de cette violence...

La recrdation du personnage r6el qu'est Dietrich
Bonhoefler lui permet d'explorer une autre altemative d la
violence du texte biblique originel. D'une paft, le roman ne met
absolument pas en r6cit dans le corps de l'intrigue la tentative
d'assassinat d'Hitler par Bonhoeffer, puisque cette demidre est
ddporl6e dans l'< Ephdm6ride > consacr6 au pasteur. Par ailleurs,
le roman parle de l'assassinat de Hitler et non de l'extermination
de l'ensemble des dignitaires nazis, contrairement au texte
biblique qui insiste sur l'extermination de tous les pr6tres de Baal
(< que pas un d'eux n'dchappe >). De plus, 1'< Eph6m6ride >
choisit de ne pas raconter l'action de la participation 2r l'attentat.
Ce ne sont pas les actes de Bonhoeffer qui sont d l'origine de son
arrestation, mais < des documents > (M 190).. Enfin,
s'6mancipant compldtement, sur ce point du my.the d'Elie dans
lequel les pr6tres adeptes du faux dieu sont tu6s, le roman inverse
le sacrifice puisqu'il mentionne 1'ex6cution de Dietrich
Bonhoeftbr et de ses camarades de r6sistance. Dans le roman, ce
ne sont pas les adeptes du faux dieu (BaaUnazisme) qui sont
exterminds, mais les adeptes du vrai Dieu (Yahv6/rdsistance).
L'inversion entre le sacrifice des grands pr6tres de Baal et celui
des r6sistants est d'ailleurs accentu6e par l'dnumdration sur cinq
lignes dans 1'Ephdrndride des r6sistants extermin6s dont le
nornbre fait 6cho - sur le rnode mineur tout de m6me - aux
quatre cent cinquante pr6tres de Baal. Le texte romanesque est de
nouveau confrontd d une aporie : tout comme Lothar, Bonhoeffer
ne reproduit pas la violence sacrificielle d'Elie, mais c'est au prix
de son propre sacrifice...

Sylvie Germain explore alors un troisidme dispositif
narratif au travers de son persomage 6ponyme, Magnus, qui
prend le relais des personnages de Dietrich Bonhoeffer et de
Lothar dans l'intrigue. Notons tout d'abord que le roman prend
soin de tisser des liens entre ces trois personnages transposant
la figure d'Elie. Lothar, en recueillanf en AngGterre le jeune
gargon au sein de sa famille d la demande de sa saur Th6a,
devient d la fois son < tuteur > (M 74) et son pdre spirituel
<< soucieux avant tout de la bonne instruction scolaire, morale et

\rrrrc-Claire Bello

r , l igieuse de son neveu ) (M 14). Par ailleurs, lors des demiers
;,,rrrs de Lothar devenu aveugle, Magnus vient rdgulidrement
lrri lhire la lecture, notamment du livre de Bonhoeffer Le Prix
,1,' la grdce (M 185). Enfin, il n'est pas anodin que, lors de
l'cnterrement de Lothar, l'allocution fundbre prononcde par le
rrurri d'Erika repose sur deux textes de la Bible sur lesquels,
rroLrs dit la voix narrative, < Lothar n'avait cess6 de se pencher
vcr-s la fin de sa vie >. Il s'agit notamment du.< chapitre 19 du
I'ramier Livre de,s Rols oir le prophdte Elie monte vers
l'lloreb >, (M 205). Le personnage de Magnus, d6crit par la
rrarration comme un personnage taiseux et silencieux, n'a
poyrtant, au d6pafi, aucun point colrmun avec la cataphasie
,l'lllie d6nongant l'hdnothdisme. Il faut attendre la fin du roman
ct le retour du personnage accompagn6 de Peggy Bell en
Autriche pour que le h6ros romanesque se superpose d la
cataphasie et d la violence de la figure biblique d'Elie. De fait,
corlme le souligne la narration, l'Histoire et l'idolAtrie des faux
rlieux semblent se repdter dans une Autriche oir Magnus << flaire
parfois, ici ou ld, au ddtour d'une conversation [...], des relents
rle nostalgie pour le grand opdra hdrolque du nazisme >>

(M 209). Le retour du mythe d'Elie dans le roman tend d
rnirner, sur un plan narratif, le retour historique de
I'h6noth6isme avec l'6mergence du n6o-nazisme dans l'Europe
tles anndes 1980. Le personnage de Clemens Dunkeltal, alias
Walter Dohrlich, se superpose alors ir la figure d'Achab. Le
roman, en m6nageant cette deuxidme rencontre entre Magnus et
son pdre adoptif nazi,. reprend la trarne narative de l'hypotexte
biblique dans lequel Elie rencontre d deux reprises Achab'. Par
ailleurs, le portrait qui est fait de Walter D<jhrlich dans le texte
romanesque joue avec le portrait d'Achab dans Le Liyre des
Rois. Le lecteur apprend ainsi que le personnage est < 6gd
d'environ soixante-dix ans>> (M 214), soit approximativement
l'Age d'Achaba lors de sa deuxidrrre' ,en"onir-" avec Elie. Par

' Elie rencontre une premidre fbis Achab ( I Rois 17:1) pour lui annoncer le
lldau de la sdcheresse avant de partir ar-r torrent du Kerit (lRois 17:2-6)
puis, une deuxidrne fois (1Rois 18:16-19), pour lui proposer l'holocauste
sur le mont Carmel afin de distinguer le vrai dieu.
a 

Le texte biblique indique : < Achab [...] devint roi sur lsradl en la trente
huitidme ann6e d'Ana [...] et il rdgna vingt-deux ans )) (lRois l6:29) - il
a donc au moins soixante ans.
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obstacle plus dur que son front. L'obstacle a fini par c6der, se
pulv6riser, mais il a tout d6truit dans son 6croulement.
(M229).

A tlolaut de conversion collective dans le rorran, ce dernier
rt'ioint le mythe originel pollr mettre en avant la prise de
|ortscience personnelle qui s'opdre chez les personnages. Dans
Lr llible, Elie qui s'estretir6 dans le ddsert s'exclame ainsi < je
rrt' sr-ris pas meilleur que mes pdres > (lRois, 19, 4) et il
';orrltaite mourir afin d'expier le massacre qu'il vient de
('()nrmettre. De m6me, dans le roman, Magnus, tiraill6 par ( sa
lrorrte et ses remords >> (M 231), < cherche un endroit neutre et
r,'eLrld > et il choisit finalement d'dtablir sa solitude dans les
lor0ts du Moran oi, tout comme Elie dans le ddserl, il n'est
lrlrrs qu'< un homme-ours d6sireux d'hiberner >> (M 232). C'est
;rlors que commence la deuxidme 6tape dans la vie des
l)clsonnages : une vie davantage marqude par la conversion de
rioi-m6me que celle du peuple, une vie aurdolde par la prdsence
rrpophatique du divin plus que par ses thdophanies.

l. La modernit6 romanesque de l'6pisode d'Elie sur le mont
I loreb
, Dans la premidre partie de sa vie, Dieu avait donnd d
lrlie des preuves de sa prdsence et de sa toute-puissance: la
ljunine sur le royaume d'Achab, la nouriture apporlde d Elie, le
lctr envoy6 sur l'holocauste. Sur le mont Horeb, Elie apprend i
s'ctrranciper des preuves et des th6ophanies triomphales pour
('ntrer dans une foi int6rieure qui repose sur l'absence et le
rctrait du divin. Pour rendre compte de cette m6tamorphose de
lit prdsence du divin, Sylvie Germain transpose, d'une parl, le
rrrythdme des trois cataclysmes et, d'autre parl, le rrythdme du
rotrf,fle de fin silence.

2. l. Les trois cratophanies cosmiques ou la f6lure de la trace
L'episode d'Elie sur le mont Horeb commence par la

rranifestation de trois cataclysmes I un ouragan, un
lrcmblement de terre et un grand feu. Mais, ces manifestations
t:osmiques ne sont pas associ6es d la pr6sence du divin comme
I'cxprime trds bien l'anaphore de la n6gation < dieu n'6tait pas
tlans ... > (lRois 19:12). Plus que des preuves de la puissance
rlo Dieu, ces trois cataclysmes sont les signes de
I'an6antissement des prdoccupations mondaines et de

ailleurs, 1'6vocation, dans le porlrait de Ddhrlich, de la < mince
couronne de cheveux blancs ) peut renvoyer d la couronne du
roi Achab, tout comme < son crAne bruni par le soleil > (M214)
peut renvoyer au crdne d'Achab dont le pays a 6t6 soumis au
fl6au de la sdcheresse. Face d ce fant6me du nazisme qui
menace par sa voix de sirdne d'ensorceler de nouveau la
jeunesse, la narration reprend le mythdme de la < parole zel6e >>

et des menaces prof6rdes par Elie d l'encontre d'Abab. Dans un
effet de paralldlisrne des discours de menaces, le roman choisit
de restituer dans la Notule (M 222) les menaces que Magnus
formule d l'encontre de Clemens Dunkeltal. touf cornme le
texte biblique restitue au discours directs les rnenaces d'Elie d
l'encontre d'Achab.

Mais, cette fois-ci, la violence sacrificielle d,Elie
massacrant les grands pr6tres de Baal est mise en rdcit dans le
roman. L'holocauste de l'hypotexte biblique est transpos6 au
travers de l'accident de voiture qui provoque le sacrifice de
Peggy Bell et de Klaus Dunkeltal, semblables en cela aux
taureaux sacrifi6s lors de l'holocauste biblique. Et tout comme
les taureaux sont sacrifids en prdsence du peuple convoqud pour
l'occasion dans la Bible, le sacrifice des deux personnages
romanesques attire la population du quartier : < Des gens sortent
des immeubles et accourent vers eux>> (M 225). Toutefois,
Sylvie Germain prend de nouveau une cefiaine distance avec le
my'the. Dans Magnus, l'holocauste ne provoque pas la
prostemation, la prise de conscience et la conversion du peuple
reconnaissant le wai Dieu. La prise de conscience collective
permettant la d6nonciation des erreurs et le triomphe de la v6ritd
n'a pas lieu : < Il n'y aura pas de procds. Clemens Dunkeltal ne
sera jugd ni pour son demier meurtre ni pour ses innombrables
crimes perpdtrds dans le pass6 >> (M 229). Si le sacrifice de
l'holocauste est validd comrre utile dans l'hypotexte biblique, il
est invalid6 comme inutile et synonyme d'orgueil imp6tueux
dans le texte romanesque :

A quoi bon vouloir recommencer irjouer aujusticier ? Magnus
a tout perdu pour s'6tre trop fougueusement,
pr6somptueusement, improvisd d6tective et vengeur. Il s'est
pr6cipit6 avec f impulsion d'rur b6lier enrag6 fongatt sur un

t Les menu"es d'Elie sont restitudes d deux reprises (lRois
lRois 18:1-19).
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l'dvidement de soi pour le sujet. Ce sont les 6tapes d'une
k6nose, n6cessaire pour rejoindre la foi nue, c'est-ir-dire sans
preuves. Les cratophanies, 2L ddfaut de correspondre d la
manifestation du divin, ont pour fonction de cr6er une fracture
cosmique, une d6chirure existentielle qui va permettre d l'Infini
de s'introduire en l'homme et dans le monde. Tout comme
Levinas estime que le divin intenompt la ph6nom6nalit66,
Sylvie Germain considdre qu'il << d6range I'ordre du monde en
1'emp6chant de se refetmer, de se souder ; [qu'il] introduit une
fClure dans l'6paisseur du monde, une faille dans la matidre, un
trou dans Ie visible - une fOlure mobile, faille glissante, trou6e
fluctuante > (MP 116). Les excipits des romans germaniens
reprennent trds souvent, en les transposant, ces trois
catastrophes cosmiques.

Dans Magnus, Sylvie Germain reprend tout d'abord au
fragment 0, situ6 dans les demiers chapitres du roman, le mlthdme
des trois cratophanies du mont Horeb. Tout comme Elie est appel6
par Dieu str le mont Horeb, Magnus est appel6 par les abeilles de

frdre Jean dans la clairidre oir l'attend le moine : < Magnus se

souvient des paroles de frdre Jean, qu'il lui enverrait ses

messagdres au moment voulu > (M 264). Le texte romanesque
reprend le motif de l'absence du divin dans les manifestations
spectaculaires : < Magnus [...] capte f instant oir rlne feuille jarme
toanslucide [...] atteint le sol d quelque distance de lui. Son ouie a
pergu avant ses yerx, mieux que ses yeux. [...] Rien de plus -
aucun flamboiement, aucune agitation du cotps assoupi, aucun rdle
ni bredouillement profer6 par sa bouche >, (M 266). Les trois
cratophanies cosmiques sont reprises, mais transpos6es dans la
sphdre humaine et corporelle : le < rAle > peut ainsi rappeler
l'ouragan ; l'< agitation du corps >, le tremblement de terre ; le
<< flamboiement >, le grand feu biblique. Et tout corlme
l'hlpotexte biblique joue sur l'anaphore de la formule ndgative
< Dieu n'6tait pas... >, le texte romanesque joue sur l'anaphore du
ddterminant n6gatif < aucun ) repris d trois reprises comme dans le
texte source. Le choix du < z6ro >> - mot d'origine arabe qui
signifie < vide > - associ6 2r ce fragment, confirme cette n6cessitd
du vide pour mieux s'ouwir d l'Infini du << souffle de fin silence >>.

6 Emmanuel Levinas, Humanisme de I'autre homme, Paris, Librairie
Gdn6rale Frangaise, Editions Livre de poche, 1987 (1972), coll.
< Biblio Essais >, p. 65.

2. 2, Le souffle de fin silence ou Ie souffle romanesque de lanrodernit6 du divin.
Dans le Livre des Rols, Dieu n,est pas dans les preuves

lt,tlpablgs 
et tangibles des lrois cataclysrnel, il est dans i; #;;r('ltcre. rnsarsrssable et eph6mere de la dernidre manifestation :rr ot aprds le feu une voix de fin silence > (lRois 19,1r;."6;,, souffle de fin silence , .o.r.rpond a''un"" ,r*"it*-i"

rrlxrphatique puisque le divin se man'ifesie sans t.moin et sanssrgne extdrieur. Il s,agit d,une connaissance d" t;;; -;;;i;
rrcgative. Dieu n,est filus dans t"r.pr"rrr"s _rnif"rt"r.lr,il
I:l:ktl.Pl:1-p1:9iq'"i mais dans lJs-tiaces irri'iui"' q'i'ii
l:ll:r,:.i-rr son passage..[.,absence et le silence devienneni les('ondltlons d'une nouvelle exp6rience du divin, u"" 

""pOii"n"aplus.mystique, au sens 6t5rmologiqu" Jr-f.nr" puisque Ie motrl'.r'igine grecque, signifie ,.. ,"" trir. ;; i;;i;; '.;,"ffi;;' ;(rcsrgne une approche intuitive dr-r divin dans laquell" i,ar"Irurnaine accdde d une dcoute du ;ivi; u, "*r. m6me dusilcnce. L'expdrience du silence a frqr"if" 
"rt;;;fi;il;ii;

'rrs 
de sa traversde du ddsert p_erarniqliur*t" j"*.; p;i; .";'i;rrrontJloreb^lui.permet d,affiner .o, orit pour entendre ce

r< souffle de fin silence i>.

L'hypotexte biblique d,Elie retir6 sur le mont Horebirrsiste tout d,abord srr 1ino,ro, a" ,if"n"" qri uppuiuii"o**l
rrrr vecteur d,6coute. I.e_recit repose sur trois'dl6r";"i; ;^l;solitude d'Elie qui a laissd ,o, ,"*it"r, j Bersabde, son silences.trs le gen6t et son 6coute. d91 p*of".'Oe l;inge' ;;;";;,rrrrrifesre d deux reorises. (i Rois r9t3:gl. ir , a une hospitarite dusilcnce dans la -.r*. ot'f" .ii"n."i*r"ift, en se taisant et entlr:u,tant, la parole du tout Autre. No*-Ui" d" p;;;;;;g;;
llr,rmaniens se retirent 6galement dans un srrence qui se faitlr.spitalitd. Dans Magnusit" p.otugorlrL esi ainsi confiontd << auIrrrrrd silence denosd"en'lui > $rfi6;;;"uit p"r, rester ainsi
1r'rrdanr des heures d.goilter r! ,lLrJ" i 1'u zst1. Frdre Jeanirrvite, quant- I lli, 16 protagoniste- a t)e"or1" du si{ence :,r "llcoute!...11.t,...1 *T, ai eni"endu t* ,, ltti 265). Et i;ha;;;
'ornprend-qu'il 

doit 6tre capable de < distinluer le souffle i;il;rl'rrrrc feuille qui rombe sur'fond a. JirL* tillrc de ra ror6t er deI;r hasse continue des ruches > 1U ZAe1.G,if""t. ."rqri, pi,k's personnages leur permet de se *"tt"j a fe"oute du divin.Au-dela de la ffansposition de I'hospitalite du silence narh's pcrsonnages romanesqles, Ie ,r;;;#;;, #fdffi.r6:
'' 

,rotif apophatique d,urre eioquen.. a.i'rii""ce dans laquelle
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?i:l -t" fryifeste par son absence et son mutisme. Le passage
evoque ainsi un < colloqur,e de silence >>7 entre Magnus, fid." Jei;
et ce .que Sylvie Germain appelle le << tiers my"st6rieux ,). L;;
deux hommes sont si attentiii et abandonnds dans l,6coute du
lilenge,que le protagoniste a l,impression qu,ur n"tarrt grel;
sourd de son propre corps autant que de celui de l,autre, e1 lui
caresse la chair dessous la peau )) conlme <<,ne exhalaison de
silence > (M 267). Par leur silence et par leur communion, les
deux nommes ( sont en consonance >> (M 267) avec I'lnfini. Le
texte romanesque souligne.l'eloquence associde au silence par la
mdtaphore filde des virgules qu1, tant6t << vagabonde, ,r, [urrtft
< erratiqr.res et muettes >>, poncfuent < un te>ite lumineusement
nu> lM 2-!p). Le roman transpose m6me l,dloquence du ,orffl"
par des allitdrations en ( s )) et en < f > qui miment ce sorffle
dans rm effet d'hypotypose : << le souffle irfi*" a,une fe"itteli
ou ( ce souffle s'affine et s,alldge >>. Le souffle du Dire sacr6
excdde le discours courant du Dit qui trouve ndanmoins une
voie/x pour ry1dre compte de cette respiration de l,invisible. Le
souffle hospitalier de l'homme recueillant le souffle divin est le
sifflement d'6blouissement ths dvoqu6 par Sylvie G"r*;il];;;
de son intervention pour l,exposition '< 

Traces du sacrd >> auC.1t" Pompidou'. Dds lors, on peut dmettre l,hypothdsee que le
souffle ths est le t6moignage^ humain qui reirond a" '""u"
prdsence tierce (rres) qui traverse ltrani) purlfoi, l,homme.
Quatre. ans plus tard, dans Rendez-vous 

'nomades, 
Sylvie

Germain reorend cette idde. 9n i:?ppuyant sur les u"uiy.".
d'Adolphe Geschdl. po,r qui l" ,ifflffi;;;d,6blorir."rrent ths

,, "sc transforme en theos.q .n-urti, du moment oi l.homme.v.cirlisant les consonnes initiiles, 
"ri ai"orr"rt, lbit' ;;iste.t)ictr">r'(nw 68). pour st6i; cL-lir, comme pour letlrdologierl si Dieu.((est) _ insaisissaUie et innommable _

irrrlependamment des hommes, I Aoiia 
"". 

d"r"i"*,;l;;;";;*((.\'-ponere, ek-sistere) de sor 9g:.Iryl exactement , ,;Jd;:i;;srrr Da-seir1 son existence >" 1RW 6g;. ta romancidre cite atoillrr parole divine <..Tuprocp1"rr. qrl j" .,lir,, 1e* , > (Rt/N 69l.t conclut par s,es mots : < A l,homme, ufoi., a" t*t"i AJ""__"it:r.:[ Innommable, de fouygr , uo"iati'irai"oti"i a-aiiii',t"
lxrr-rvoir Ctre ddfinissant u (RyN e\. G piiot" ,orm"";; ;;c'cs << vocables indicateurs >- Le souffle de fin silence traauit uiJilir mdtamorphose du sacr6 dans tu *oJ"*itJ. D6sormais, le divin,'est plus envispgd.-dans.l,affirmatio; il-;; gloire, mais commerrne survivance fragile et dphdmdre.

Sylvie Germain cornmence Les echos du silence parI'rjvocation du chant des..Impropdres, 
""""n"#t 

prononcd par Dieutl,ns la nuit du Vendredi.sai"t'"t 
"o*titre?'pfiirt* i;;i;;,tlresse d son peuple qy l,,u manifestem"nt ;rbiiJ.-il il-ilI;;u^lle constate, dans la lignee du Dasiniiiniement du monde de

Yu.::t Gauchet, la cl6trie-de_t,ag" iaigi""* dans une socidtd ouivit ddsormais sans dieu. rvrats, fians l;;;[#liiJ 
"#il"J[Hl'lromme d la lanteme qui cherche bil;;. b Gai savoir deNietzsche, elle ne dit oas que Dieu est *ort. a, contraire, dans leslrrrpropdres, Dieu est'bien'prer""t 

" t 
"""rr 

i" .u paror" et de sa
llridre adressde arx hommes. Tout comme tfr"r.Ni"ir"frq"f",
lrommes sont d l,orisine de sa ,on 

"n-uy*i 
oublid son messase.('c sont les hommJs qri r;ori urr;;.i,i;"Dd;;;,';#;"":?";

iluteure fortement marqude par la spiritualite 
"t "orriJer""-iuiccrtai ns cri tiques I itLdrai res corrrme. la i sanr pr"i 
"" 

0".',,';;;;Lfr,ystiques r,'', I,en;eu ql,;yth;ti;;i'iir" part de d.noncer
lcs. nouvettes idoles potitiquer;a 

";;;;;qir& qri ddroument tescontemporains des v6ritables valeurs 
"t, 

d;uut 
" 

part, de rendrecompte de la mdtamorphose du sacre---aesdrmai, 
- 

";ffiiiffiii:rJ,3l:f*t a, 
"*'u' d,une J;i6t6 ,d;;;oil;*
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