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L'ART DE ROBBE-GRILLET A TRAVERS "LA JALOUSIE” 

Dans un article du *”Figaro Littćraire” le 28 juillet 1956, Francois 
Mauriac ćcrivait: «La dćcadence du roman est due au fait que ce genre 
littćraire n'est pas dćfendu comme la musique et comme la peinture par 
les arcanes d'une technique». Robbe-Grillet, qui ćcrit pour renouveler le 
roman, pour confondre le lecteur et la critique, croit, au contraire, a I'exi- 
stence d'une technique romanesque en ćvolution. La Jalousie, son roman 
publić en 19571, sert de tremplin pour les oeuvres antćrieures et postć- 
rieures de l'auteur et dćmontre l'influence de la peinture sur l'oeuvre du 
romancier. Dans ce livre se rćsume I'esthćtique et la technique de Robbe- 
-Grillet. L'assise góologique du roman, le terrain colonial, ainsi que sa 
gćographie, la jungle tropicale, I'apport de Iindigóne, de FAfrique, du 
masque et de la femme A., vćtue de blanc et A longue chevelure souple, 
peuvent signifier ce retour aux sources, au naturel, A la 'table rase”, mou- 
vement caractćristique de la peinture a la fin du 19 e. siecle. En effet 
cette oeuvre reprósente un mode d'expression qui est tres prós de Fim- 
pressionisme, de la peinture. La rćalitć du roman exprimće par la sub- 
jectivitć de PVartiste et interprótćee par la subjectivitć du lecteur se voit 
complćmentaire de l'art primitif sur lequel est basć I'impressionisme. 
Cependant sa forme cyclique qui relie les parties en apparence dissocićes 
de Poeuvre, reflete une raison imbue de T'esprit scientifique qui ne voit ni 
harmonie ni ćquilibre possible sans le contróle des mathćmatiques, ni 
unitć sans góćomćtrie. Donc, au-dela de I'impressionisme et a I'exemple 
de Cezanne, Robbe-Grillet tient toujours compte d'une certaine regle 
classique fondamentale; que le point de dćpart d'une oeuvre doit reposer 
soit sur une portće, soit sur un scheme góomótrique mais toujours sur 
une structure solide et bien organisće. 

Le titre La Jalousie a bien sór un sens immódiat quant a I'histoire 
racontće, vue, ou imaginće dans le roman, mais ce titre provocateur pour- 
rait aussi €tre un dófi a la critique europćenne qui avait dćja trop vite 
 

1 La Jalousie, Paris, Ed. de Minuit. 
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condamnć les oeuvres de Robbe-Grillet et un reproche a lArt Moderne 
qui sort tres souvent des musćes pour se plier comme la femme A. aux 
exigences du bourgeois. 

Antćrieur a La Jalousie, peu a peu la critique avait commencć a re- 
marquer l'importance de la peinture sur les oeuvres d'Alain Robbe-Grillet. 
Plus tard dans un interview avec lćcrivain en dćcembre 19762, Claud 
DuVerlie a parlć avec lui au sujet de linfluence de Magritte sur ses 
oeuvres et, en particulier, sur La Belle Captive (1975) et Topologie d'une 
citć fantóme (1976). Quoique Robbe-Grillet ait nić quwil y ait beaucoup 
d'influence iconographique sur ses oeuvres jusqu'a tres rócemment, gra- 
duellement au cours de cet interview s'en sont fait remarquer d'autres 
moins ćvidentes mais qui apparaissent sous une forme ou une autre a tra- 
vers toute sa crćation littćraire et cinćmatographique. Son film Glisse- 
ments progressifs du plaisir est presque une transposition de quelques-uns 
des tableaux de Klein et ce n'ćtaient pas seulement les tableaux de Mag- 
ritte qui font apparence dans Topologie d'une citć fantóme. On y voit du 
Delvaux, du Raschenberg et du Hamilton, ce dernier, photographe et dont 
le nom est employć comme fausse piste dans le roman. Les photographies 
obsćdćes et obsćdantes de ce meme Hamilton semblent une interprćtation 
photographique des tableaux d'un certain mystórieux Balthus. Le soit-dit 
Balthus est en toute probabilitć un conte polonais qui s'appelle en rćalitć 
Le Conte Balthasar Klossowsky de Rola. La vie mystórieuse qu'il semble 
avoir menće et qu'il mene toujours rappelle celle dćpeinte dans le roman 
La Maison de rendez-vous (1965) de Robbe-Grillet. Balthus reste, móme 

, aujourd,hui, pour la majoritć des critiques de l'art contemporain un ćnig- 
me total. Semblables a celles de Robbe-Grillet, ses oeuvres sont basćes sur 
un classicisme de forme et de fond mais un classicisme distordu et meme 
perverti comme le sont les mythes prósents dans presque chaque roman 
de I'ćcrivain. Le familier devient mystifiant, ćtranger et mystificateur. 
Comme La Jalousie est en quelque sorte la base pour les oeuvres suivan- 
tes de Robbe-Grillet et c'est influence de Cćzanne et de Part primitif qui 
s'y fait remarquer, il est a noter que le point de dópart pour les tableaux 
de Balthus est ce meme Cózanne. Chez les deux artistes, Robbe-Grillet 
et Balthus, les rapports entre la femme et la violence servent de point 
focal pour toute l'oeuvre. Chez les deux aussi suivant I'ćvolution de leur 
oeuvre, lentement la femme se remplace par I'adolescente — reprósentóe 
surtout par ces jeunes filles qui fascinent a la fois par leur innocence et 
leur sensualitć. Le miroir, ćlóment constant chez Robbe-Grillet et chez 
Balthus capte la nature de la femme-adolescente qui s'y regarde et s'y 
perd et suggere le dćdoublement du personnage, un passage a T'inconnu 
comme dans le pays des merveilles d'Alice, et I'envers de la róalitó — 

  

2C. du Verlie, Beyond the Image: An Interview with Alain Robbe-Grillet, 
„New Lit. History”, vol. XI, Spring 1980, p. 527. 
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triple distortion et double fiction od le lecteur/spectateur se perd aussi, 
et fascination du voyeur vu. Et, chez les deux crćateurs, malgrć une 
innocence superficielle du texte ou du tableau, une menace est toujours 
et a tout moment prćsente. C'est une manifestation d'une conscience 
esthćtique qui se dresse contre les effets normalisateurs de la tradition 
et tend vers le primitif. De meme que limpressionisme rejetait Iart 
traditionnel europćen, l'oeuvre de Robbe-Grillet comprend aussi un rejet 
du monde traditionnel romanesque europćen et un renouveau de I'art 
occidental. En renouant en meme temps un lien avec le classicisme on 
pourrait preter au romancier les paroles de Cćzanne. «J'ai voulu» a dit 
ce dernier «faire de l'impressionisme quelque chose de solide et de durable 
comme l'art des Musćes»,* ce qui signifie non pas copier lancien mais 
construire le nouveau sur une fondation stable. Les deux restent fideles 
a Tidće traditionnelle d'une structure fondamentale mais en voulant s'en 
servir seulement comme base et point de dćpart. Un meme godt de I'in- 
vention et de la transformation que chez Cezanne mene le romancier 
a ćcrire dans sa lettre a F. Mauriac faisant allusion au N.R.: «Il vaut 
mieux un essai malheureux d'architecture contemporaine qu'une com- 
mode copie d'ancien» 4. Ainsi il batit le roman comme la maison du plan- 
teur de La Jalousie de piece en piece, l'ensemble n'ćmergeant qu'en tant 
que produit d'une mćthode de composition ayant pour but d'ćtablir des 
rapports entre objets. Comme Cćzanne qui avait repensć ce qui en pein- 
ture n'avait jamais ćtć remis en question: le champ visuel, Robbe-Grillet 
changea la perspective romanesque. A Pintćrieur du roman comme a I'in- 
terieur d'une boite a image il placa le personnage principal, le narrateur 
afin de rendre visible l'espace racontće. Le narrateur avec Ioeil de la 
memoire passe d'un versant a lautre de la vallće, d'un bout a Pautre 
de la maison, de la chambre, de la terrasse. Mis en mouvement par la 
jalousie il dćcompose la rćalitć et en capte les fragments sous des angles 
toujours nouveaux. Ce principe de discontinuitć de lespace pictural mis 
en germe chez les impressionnistes, renforcć par Cćzanne, se voit finale- 
ment le concept fondamental de la peinture cubiste. Ainsi dans la me- 
moire du narrateur robbegrilletien, comme dans un tableau cubiste ces 
multiples images fragmentaires se repetent et se superposent sans relation 
chronologique temporaire ou linćaire. De cette recomposition ressort un 
nouvel objet, gónćrateur de l'oeuvre: la jalousie, force invisible rendue 
visible par lćcriture. Sur ce mot 'jalousie" Robbe-Grillet joue son triple 
jeu car en plus de signifier force, la jalousie, tant quobjet utilitaire 
symbolise cette mćthode de composition fragmentaire qui avant Robbe- 
-Grillet n'avait pas ćtć mise en pratique dans Ićcriture. Les rapports 
entre la peinture et le nouveau roman sont soulignćs dans un commen- 

3 R. Huyghe, La Releve du rćel, Paris 1974, p. 209. 
4F. Mauriac, Citć dans „Obliques” 16—17, Numóro spócial sur Alain Rob- 

be-Grillet, p. 266. 
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taire sur le cubisme par Francois Will-Levaillant qui pourrait €tre une 
dćfinition pure et simple de I'oeuvre du romancier 

tension absolue entre la dćconstruction du code classique et la construction du 
nouveau. Le cubisme double instance de Vordre et du dćsordre, double hćgć- 
monie de la regle et du jamais vu. Contenant son propre renversement, son 
propre paradoxe il tire en avant tire en arriere5, 

Gille Deleuze en discutant quelques aspects de l'art de Cezanne parle 
de la dćcomposition et de la recomposition des objets chez Iartiste et 
remarque que le mouvement qui en ressort est un rćsultat «de cette mul- 
tiplicitć d'ćlements dćcomposables et recomposables». Et ajoute que «C'est 
sur la forme au repos qu'on obtient la deformation; et en meme temps 
tout Fentourage matćriel, la structure, se met d'autant plus a bouger» %. 
De meme ces dćconstructions/reconstructions rćpćtćes donnent a I'oeuvre 
littćraire le dynamisme d'une oeuvre musicale. En effet La Jalousie se lit 
comme s'ćcoute de la musique, et les themes comme des leitmotifs se 
fixent dans la móćmoire du lecteur/ćcouteur. Si la superposition des ima- 
ges rend sensible un nouvel objet, le rythme de I'alternance des themes 
est tout aussi róvćlateur: Par exemple: Au chapitre intitulć Entre la 
peinture grise qui subsiste, ce rythme accćlere au point ou il suggere le 
rythme des pulsations cardiaques prócćdant un aveu: ici laveu d'homi- 
cide 

Le roman d Alain Robbe-Grillet, a Finverse du roman traditionnel est 
donc avant tout composition: composition d' images, de couleurs, de sons, 
et de mouvements exprimće par Iócriture et dont la synthese est le rćcit. 

Dans la collection d'essais sur le roman Pour un Nouveau Roman 
publić en 1963, Robbe-Grillet, qui se voit toujours inventeur de l'ćcriture, 
rópondait dćja a cette critique hostile qui Iaccusait de ne pas ćcrire 'de 
vrais romans” avec 'de vrais personnages et "une vraie chronologie” 7 
D'autres articles disaient qu'il avait inventć une 'littćrature inhumaine" 5, 
des *romans inutiles' 5, des "moutons Aa cinq pattes 10, des labyrinthes' "1, 
ou simplement 'des trucs' 12. Si avec les annćes' 80 cette meme critique 
a acceptć les premiers nouveaux romans du romancier, cinćaste, ancien 
agronome, elle hćsite toujours et de nouveau devant chaque nouvelle pub- 
lication, chaque nouveau film. Robbe-Grillet continue de devoir s'expli- 
quer: en effet La Jalousie est meme sortie en ćdition universitaire, com- 

5F. Will-Levaillant, Du Cubisme a Lócriture, „Critique”, mai 1981, 
p. 529. 

s G. Deleuze, Peindre le cri, „Critique”, mai 1981, p. 508. 
7H. Bazin, Obliques, „Critique”, mai 1981, p. 266. 
sE. Henriot, żbźd. p. 266. 
*9H. Clouart, bid. p. 268. 
10 €, Henriot, żbźd. p. 266. 
11 M, de St. Pierre, ibźd. p. 268. 
13 Ch. le Quintrec, żbiźd. p. 271. 
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mentaires du texte, notes en bas de la page, etc., mais dans plus d'un 
milieu on continue de reconnaitre sa virtuositć linguistique et il est plus 
qu'ironique que son dernier publić Djinn rćsulte d'une commande d'une 
certaine universitć americaine qui voulait que l'auteur ćcrive «un livre 
scolaire destinć a l'enseignement du francais» 13. Jouant des le dćbut avec 
ses lecteurs et son public nordamćricain et europćen, dans cette derniere 
oeuvre il s'amuse en pleine crćation artistique. Sans avertir ouvertement 
le lecteur de Ićdition francaise, c'est a dire sans commentaire linguistique, 
il laisse próvoir les complications grammaticales au moyen d'une preface. 
Mais ce jeu double et meme triple se róvele lentement a travers les pages 
et les chapitres des deux ćditions. Celle destinće aux ćtudiants amćricains 
s'appuie sur la grammaire, mais c'est toujours le temps et I'espace qui 
sont les ćlćments essentiels du roman. Les temps renforcent I'atempora- 
litć du texte et si, malgrć ceux qui parlent du prósent de T'indicatif 
comme le temps du nouveau roman, ce prósent se remplace par d'autres 
temps, ce n'est pas seulement pour rendre la grammaire francaise plus 
intćressante, mais pour souligner les lacunes dans nos propres connaissan- 
ces. Tout un long chapitre sur le conditionnel, par exemple, fait voir et 
ressentir le conditionnel de lexistence et son approximation a Firrćel. 
D'autre part le subjonctif n'est pas le seul mode de doute, c'est plutót et 
au contraire du logique grammatical, l'emploi du futur qui jette le lecteur 
dans une rćalitć cauchemardesque. Tous ces temps l'un apres l'autre ren- 
forcent lessentiel du monde robbegrilletien et soulignent que pour Iecri- 
vain le prósent est le seul temps insaisissable et que Ietre au prósent est 
inaccessible. En plus cette addition des ćlćments linguistiques et pódago- 
giques se voit compliquće par le jeu complexe entre l'auteur et le lecteur 
toujours avec le texte comme intermćdiaire. : 

I1 est donc possible que ces deux romans La Jalousie et Djinn puissent 
€tre considóćrćs comme toute une mótaphore de I'oeuvre de Robbe-Grillet 
et de son esthćtique littćraire, de la dćvolution/ćvolution du roman ou 
móeme de l'art moderne. Si Djinn est une nouvelle róponse et un dófi en 
tant que roman crćation linguistique et artistique qui semble a la pre- 
miere lecture marche en arriere, La Jalousie reste sa premiere róponse 
romanesque aux critiques aussi bien qu'une vraie ćtape dans Iśvolution 
du roman. Les deux romans comme tous ceux de Robbe-Grillet se carac- 
tćrisent par une simplicitć superficielle du texte. Dans ce sens Djinn 
ressemble plutót a La Jalousie et aux romans antćrieurs A celle-ci, notam- 
ment au Voyeur et aux Gommes, qu'a ces romans qui ont suivi La Ja- 
lousie et qui avaient semble ćvoluer vers une complexitć et de vocabu- 
laire et de texte qui avait amenć encore une fois la critique a dire que 
Robbe-Grillet avait changć, avait ćvoluć, parlait en mćtaphores, ces ćle- 

13 J. PEecheur, Alain Robbe-Grillet: „Djinn”, „Le Francais dans le Monde”, 
jan., 1982, pp. 72—73. 
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ments refusćs autrefois par le romancier. Djinn est un retour vers le 
style plus simple du roman policier ou des romans d'espionnage un peu 
plus compliqućs. Il existe dans ce roman une certaine atmosphere de 
John le Carrć ou de Len Deighton mais au-dessous du texte extćrieur il 
se rćvele une complexitć intćrieure de langage, de signification et de 
matiere. Le titre meme comme tous les titres de l'auteur est deja rćvć- 
lateur de toutes les ramifications comprises dans la lecture du texte et 
peut meme indiquer la fausse piste suivie encore une fois par une lecture 
trop hative. Si le roman policier traditionnel exprime lordre ćtabli et 
rććtabli de la socićtć, personnifić dans le dótective, Djinn peut signifier 
la sorciere — celle qui est le contraire des dictae socićtales. Reaffirme 
aussi dans ce titre est le caractere ambigu et androgyne, partout ćvident 
chez les personnages de l'auteur. Mais en ćvidence avant tout dans le 
roman est le meme chevauchement des themes, la rćpćtition des motifs et 
juxtaposition ici du rćel et du revć, du vu et du ressenti. 

Donc, a la diffćrence du romancier soit-dit traditionnel, Robbe-Grillet 
a utilisć des ćlóćments spatiaux caractćristiques de la peinture pour renou- 
veler le roman. Son importance selon Roland Barthes «c'est qw'il s'est 
attaquć au dernier bastion de Iart ćcrit traditionnel: Iorganisation de 
lespace littćraire» 14, Ce que Ićcrivain Robbe-Grillet raconte dans La Ja- 
lousie, en faisant allusion au chant de TIindigene, se fait Ićcho de la cri- 
tique sur son oeuvre entiere. «Le poeme, ćcrit-il, ressemble si peu, par 
moments, a ce qu'il est convenu d'appeler une chanson %...» que Iauditeur 
occidental est en droit de se demander s'il ne sagit pas de tout autre 
chose. «Il n'y a pas d'air en somme pas de mćlodie pas de rythme». 
Philippe Sćnart en parlant de Ićcriture de Robbe-Grillet n'y voit rien 
de poćtique: «Incolore, inodore, insipide son ćcriture est aseptisće comme 
un instrument de chirurgie» 16, Pourtant c'est exactement la chirurgie 
qu'il faut pour gućrir la littćrature et Iart maladif, pour les remettre en 
bonne santć, et c'est cet homme aux multiples facettes intellectuelles qui 
le fait, qui reprósente le nouvel esprit multidisciplinaire, celui qui repense 
le monde dans l'optique de systemes aussi divers que ceux de la gćo- 
mćtrie, de la physique, de la topologie et, avec son dernier roman, de la 
grammaire. A la poursuite du caractere holistique de son moi fragmentć, 
il ćcrit aussi pour se mettre en cause. Il se reflete dans le personnage de 
Simon Lecoeur, ingónieur ćlectronicien, professeur de franqais littćraire 
moderne qui sapprete a ćcrire une oeuvre scolaire destinće a I'enseigne 
ment du francais dans une universitć amćricaine, ce qui, d'ailleurs, est 
Pintention rćelle et apparente de Djinn. Mais il est aussi toujours le nar- 
rateur de La Jalousie: planteur colonial, dćfricheur, producteur, inno- 

 

4 R. Barthes, Obliques, op. cit., p. 73. 
18 La Jalousie..., p. 194. 
is Ph. Sćnart, Obliques, op. cit., p. 269. 
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vateur: etre obsóćdć par les plus menus details, par l'ordre, la forme et 
la proprićtć, homme austere et monotone, son travail est cyclique, ses 
taches toujours a recommencer; le colonisateur classique qui fait face au 
nouveau et qui sait contróler son domaine. 

ARTYZM ROBBE-GRILLETA POPRZEZ „LA JALOUSIE” 

STRESZCZENIE 

La Jalousie Robbe-Grilleta służy za trampolinę dla wcześniejszych i później- 
szych utworów tego autora. Powieść ta stosuje sposób ekspresji, który jest bardzo 
bliski impresjonizmowi w malarstwie. Usytuowana w kraju bardzo podobnym do 
Afryki, ale który nią nie jest, powieść ta stanowi odpowiedź dla krytyki, przykład 
prawdziwej sztuki prymitywnej opartej na sztuce afrykańskiej oraz metaforę we 
wszelkich możliwych znaczeniach tego słowa. Rzeczywistość ta zinterpretowana 
przez rzeczywistość czytelnika zawiera odrzucenie tradycyjnego powieściowego 
świata europejskiego oraz odnowę sztuki Zachodu. 

Przełożyła Stefania Skwarczyńska 


