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Le lien entre le roman pi ca resque, genre à peu près bien dé li mi té
dans les his toires de la lit té ra ture es pa gnole et uni ver selle, et la pa ra‐ 
lit té ra ture, ou sous- littérature, vé hi cu lée par les confré ries d’aveugles
en Es pagne de puis le Moyen Âge jusqu’aux an nées 1950 – et connue
sous l’ap pel la tion plie gos de cor del – ne saute pas for cé ment aux yeux,
même pour les spé cia listes ayant abor dé les ques tions de la lit té ra‐ 
ture po pu laire es pa gnole et de ses rap ports avec la lit té ra ri té tra di‐ 
tion nelle orale.

1

L’ex pres sion plie go de cor del dé signe le fas ci cule plié et sus pen du par
une cor de lette qu’ex po saient les aveugles, spé cia li sés dans la men di‐
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ci té et le chant ou ré ci ta tion de com po si tions, en gé né ral ver si fiées,
mises en vente aux coins des rues, dans les foires et sur les places des
vil lages. Seul ou ac com pa gné d’un guide (le la za rillo, en cas tillan, du
nom de l’illustre pro ta go niste de la pseudo- autobiographie qui a pré‐ 
fi gu ré le roman pi ca resque), l’aveugle col por teur chan tait ou psal mo‐ 
diait à pleins pou mons des poèmes nar ra tifs de toute sorte (ap pe lés
ro mances de cie gos), des cou plets ly riques (co plas) et des orai sons, de
même qu’il pou vait ré ci ter une his to riette illus trée sous forme d’ale‐ 
luya ou vendre des plie gos en prose, ré su mant des ro mans à la mode.

Dans quelle me sure peut- on re pé rer dans la masse fluc tuante et
désor don née de ces « feuillets vo lants » (plie gos vo lan de ros) des ava‐ 
tars de la lit té ra ture pi ca resque, telle est la ques tion ini tiale posée
dans cette étude. L’ob jec tif du pré sent tra vail sera donc, d’abord, de
pré sen ter une forme de lit té ra ture mar gi nale, peu ou mal connue des
non- spécialistes, en in sis tant sur les points de contact entre la « lit‐ 
té ra ture bleue » qu’a connue l’Es pagne de puis l’ap pa ri tion de l’Im pri‐ 
me rie et la veine pi ca resque dans son sens le plus large. On uti li se ra
en effet ici l’ex pres sion « lit té ra ture pi ca resque » au sens de créa tions
fic tion nelles dont l’arrière- plan ima gi naire re flète plus ou moins di‐ 
rec te ment le monde des gueux et met en scène des conflits de va‐ 
leurs, selon un cadre nar ra tif tan tôt bien dé li mi té, la pseudo- 
autobiographie du pícaro (qui ca rac té rise les œuvres fon da trices que
sont le La za rillo, le Guzmán de Al fa rache et le Buscón) 1, tan tôt dans
un cadre beau coup moins stric te ment dé fi ni (ré cits dont les pro ta go‐ 
nistes sont ou se com portent comme des pícaros).

3

On exa mi ne ra donc dans un se cond temps com ment la lit té ra ture de
cor del, si abon dante, si foi son nante, si contras tée, peut in té grer par‐ 
fois des mo tifs nar ra tifs propres au roman pi ca resque. En quoi la
struc ture de cer tains des ro mances y co plas de cie gos a- t-elle à voir
avec la dé marche du pícaro au teur du récit de sa vie d’in fa mie ? Quels
sont les élé ments thé ma tiques qui rap prochent du style des écrits
api ca ra dos les ré cits de vie à la marge propres d’une des veines les
plus fé condes de la lit té ra ture de col por tage en Es pagne sur la pé‐ 
riode où le ro mance po pu laire est le plus mar gi na li sé (XVII -XIX
siècles) ?

4
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En effet, la pé riode chro no lo gique re te nue pour la pré sente étude
cor res pond à un chan ge ment de goûts lit té raire à la char nière des
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XVI  et XVII  siècles qui est en par ti cu lier per cep tible dans le do‐ 
maine de la poé sie dif fu sée ora le ment, la plu part du temps sous
forme chan tée, aussi bien dans les fêtes po pu laires, au pied des fon‐ 
taines, sous les fe nêtres des dames que dans les cercles lit té raires.
Les an ciennes ba lades che va le resques et ly riques du ro man ce ro viejo,
tant pri sées pen dant les trois pre miers quarts du XVI  siècle, com‐ 
mencent à las ser les poètes de cour, qui se mettent à écrire dans un
style raf fi né en re nou ve lant les sources d’ins pi ra tion, cal quées sur la
prose à la mode (ro man ce ro mo ris co, à la mau resque, et ro man ce ro
pas to ril, à la façon de la poé sie bu co lique), tan dis que les aveugles
col por teurs abreuvent de plus en plus le grand pu blic de ré cits sor‐ 
dides, bien loin de la ly rique en chan tée en core trans mise di rec te ment
par voie orale de gé né ra tion en gé né ra tion.

e e

e

La dé marche adop tée s’ar ti cu le ra selon les étapes sui vantes : à tra vers
un ra pide état des lieux des études por tant sur la lit té ra ture de col‐ 
por tage en Es pagne, il s’agira dans un pre mier temps de dé fi nir le ca‐ 
rac tère mar gi nal et/ou po pu laire des plie gos de cor del lit té raires.
Dans un se cond temps, on s’at ta che ra à mon trer dans quelle me sure
nombre de poèmes ou ré cits en prose édi tés sur ce sup port pré caire
confine au pi ca resque de par leur thé ma tique tru cu lente ou leur at‐ 
mo sphère fic tion nelle api ca ra da. On exa mi ne ra en suite la place cru‐ 
ciale et em blé ma tique du ciego co ple ro, l’aveugle aux chan son nettes,
au centre des ava tars de cette lit té ra ture à la marge. Enfin, on pro po‐ 
se ra une ana lyse d’un échan tillon si gni fi ca tif de plie gos de cor del, en
vers et en prose, pour illus trer les dif fé rents ni veaux d’ana lo gie pos‐ 
sible entre roman pi ca resque et récit de vie api ca ra do dans la lit té ra‐ 
ture de col por tage en Es pagne.

6

S’agis sant de la pa ra lit té ra ture ou lit té ra ture « à la marge » (dite mar‐ 
gi na da en es pa gnol, selon l’ex pres sion consa crée par María Cruz
García de Enterría 2) dif fu sée par les aveugles am bu lants, il convient
de re si tuer quels sont les en jeux de ce type de pro duc tion cultu relle
des ti née au pu blic le plus mo deste, au re gard des pos tures théo riques
sur les no tions épi neuses comme celles de lit té ra ture « po pu laire »,
de lit té ra ture « orale » ou en core « tra di tion nelle », qui ont donné lieu
à d’in ter mi nables dé bats.

7

On rap pel le ra sim ple ment que le concept de pro duc tion lit té raire
« po pu laire » a été tan tôt en ten du au sens de « éma nant du peuple »
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(no tam ment par la cri tique ro man tique qui croyait à la pos si bi li té de
créa tions col lec tives), tan tôt comme « des ti né au peuple », et uni que‐ 
ment ap pli qué à une sous- littérature com mer ciale ou de pro pa gande,
tan tôt, dans une ten ta tive de syn thèse, comme « admis et in té gré par
le peuple », ce qui per met d’in clure à la fois le ré per toire main te nu
par la tra di tion orale (contes, lé gendes, pa ré mio lo gie, poé sie folk lo‐ 
rique) et les pro duc tions semi- orales ou im pri mées que le pu blic s’ap‐ 
pro prie.

Concer nant la lit té ra ture dite « orale », il convient de men tion ner au
pas sage l’éclai rante dis tinc tion opé rée par Paul Zum thor 3 entre
« ora li té pre mière » (celle des so cié tés qui ne connaissent pas l’écri‐ 
ture), « ora li té se conde » (tra di tion orale ou semi- orale ca rac té ri sant
les cultures où les élites maî trisent et ma ni pulent l’écrit) et « ora li té
mé dia ti sée  » (re créée ar ti fi ciel le ment grâce à la tech no lo gie, hors
per for mance, c’est à dire hors si tua tion de com mu ni ca tion en acte
entre in ter prète et pu blic pré sent et in ter agis sant pen dant la réa li sa‐ 
tion ver bale). Le plie go suel to est par es sence un sup port mixte, à la
fois des ti né à être lu (mais sou vent ache té par des clients anal pha‐ 
bètes dans l’in ten tion de se les faire lire à haute voix) et sur tout
conçu comme sou tien écrit à la mé mo ri sa tion du texte ; c’est- à-dire
que les textes ver si fiés ven dus et chan tés par les aveugles étaient
dans une très large me sure ora li sés, de sorte qu’une par tie si gni fi ca‐ 
tive d’entre eux a pu in té grer la mé moire in di vi duelle ou col lec tive de
cer taines lo ca li tés ou ré gions 4. 

9

Quant à la no tion de « tra di tio na li té » lit té raire (tra di cio na li dad), elle
a donné lieu à d’in ter mi nables dé bats, qui ont en grande par tie condi‐ 
tion né la façon d’ap pré hen der le cor pus des plie gos suel tos lit té raires
an ciens et mo dernes. Les tra vaux de Ramón Me nén dez Pidal dans la
pre mière moi tié du XX  siècle ont va lo ri sé à l’ex trême la lit té ra ture
tra di tion nelle trans mise ora le ment de gé né ra tion en gé né ra tion, tout
en consi dé rant comme une dé gra da tion du ré per toire tra di tion nel les
pro duc tions poé tiques à do mi nante tru cu lente que les aveugles ont
conti nué à vendre mas si ve ment de puis la fin du XVI  siècle (par
contraste avec les ver sions de poèmes hé ri tés de la geste mé dié vale,
mis au goût du jour au début du XVI  siècle et qu’ils avaient lar ge ment
dif fu sés pen dant le pre mier Siècle d’Or). Avec un cer tain mé pris, les
«  pi da listes  » parlent dès lors de ro man ce ro vul gar 5 (au tre ment dit,
de genre poé tique des ti né au vulgo, à la po pu lace), pour dé si gner les

10
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poèmes nar ra tifs pré sen tant les ca rac té ris tiques de la pro duc tion de
col por tage po pu laire à par tir de la fin du XVI  siècle – et ce, même si
des ré cits tru cu lents im pri més sur feuillets vo lants avaient exis té bien
plus tôt –.

e

Il existe donc un schisme dif fi ci le ment conci liable entre les te nants
du « tra di tio na lisme » poé tique, dé fen seurs de l’ora li té di recte, et les
spé cia listes de la pa ra lit té ra ture et des modes de dif fu sion de la lit té‐ 
ra ture dite po pu laire, qui s’abs tiennent de por ter un ju ge ment de va‐ 
leur sur la qua li té des poèmes ainsi dif fu sés pour s’in té res ser en prio‐ 
ri té à la va leur so cio lo gique que des formes lit té raires pro duites
« pour le peuple » et pas né ces sai re ment « par le peuple » ré vèlent.

11

Caro Ba ro ja est le pre mier à avoir consa cré une mo no gra phie consé‐ 
quente à la lit té ra ture dif fu sée sous forme de plie go suel to, en s’in té‐ 
res sant au tant aux ca rac té ris tiques de ce sup port pa pier friable et
éphé mère qu’aux ca rac té ris tiques es thé tiques de leur conte nu. Son
cé lèbre En sayo sobre la li te ra tu ra de cor del a fait date 6, et dès le pré‐ 
am bule d’une an tho lo gie très ré pan due et maintes fois ré édi tée in ti‐ 
tu lée Ro mances de cie gos (1966), il poin tait l’im pact de la fi gure de
l’aveugle col por teur jusqu’au pre mier tiers du XX  siècle sur la vie
cultu relle des cam pagnes, en par ti cu lier dans la moi tié sud du pays,
de Ma drid à Cadix 7.

12

e

L’œuvre du cé lèbre eth no logue es pa gnol a ainsi ou vert la voie à
d’autres études sur le rôle des aveugles dans la dif fu sion de la lit té ra‐ 
ture po pu laire. Les tra vaux de Jean- François Bo trel dans les an nées
70 et 80 sont à cet égard par ti cu liè re ment mar quants 8. Pa ral lè le‐ 
ment, Joaquín Marco a éla bo ré une his toire de la lit té ra ture po pu laire
des XIX  et XX  siècles en Es pagne, por tant sur la lit té ra ture de cor‐ 
del 9  ; cet ou vrage de syn thèse pro pose une pré sen ta tion sys té ma‐ 
tique et ri gou reuse de l’en semble des as pects ca rac té ris tiques de la
lit té ra ture de col por tage, en in sis tant sur la di men sion pro pre ment
lit té raire des plie gos poé ti cos.

13
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Parmi les spé cia listes qui ont contri bué à la prise en compte aca dé‐ 
mique et cri tique de ce type de pro duc tions lit té raires, on peut éga le‐ 
ment se ré fé rer aux études de Luis Díaz Viana, qui, dans Pa la bras para
ven der y can tar, dé plore le mé pris dans le quel les ex plo ra teurs de la
tra di tion orale ont tenu le ré per toire pro ve nant de la tra di tio na li sa‐ 
tion de plie gos de cor del, sous l’effet d’un ju ge ment de va leur es thé ‐
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tique ne va lo ri sant que la ly rique ar chaï sante, soit par crainte que l’on
dé couvre que cette poé sie col por tée ait pu in ter fé rer, comme cela est
à l’évi dence le cas, dans le pro ces sus de trans mis sion orale, met tant à
bas la théo rie d’une sorte de tra di tion orale « pure » qui hé ri tée en
ligne di recte de l’ora li té mé dié vale 10.

De même, María Cruz García de Enterría, au teur de l’essai Li te ra tu ras
mar gi na das (Lit té ra tures mar gi na li sées –  ou à la marge  –), exa mine
l’im por tance des lit té ra tures pour les « marges » de la so cié té et les
rai sons de leur mar gi na li sa tion au sein de l’his toire lit té raire, par ceux
qui, au fil des siècles, ont fait de la Lit té ra ture une vé ri table ins ti tu‐ 
tion aca dé mique 11.

15

Ces lit té ra tures, dou ble ment mar gi na li sées, donc, existent de puis le
Moyen Âge, de ma nière orale, du temps où l’écrit était un luxe, ou de
façon semi orale, quand l’im pri me rie a per mis une dif fu sion mas sive,
sur des sup ports peu oné reux, de pro duc tions lit té raires bon mar ché.
Le plie go de cor del est un sup port qui d’une cer taine façon fait la syn‐ 
thèse de toutes les pro duc tions de sous- littérature ima gi nables puis‐ 
qu’il ac cueille sans dis tinc tion faits di vers sor dides rimés, cou plets
gri vois, adap ta tions abré gées en vers ou en prose de ro mans en
vogue, chan sons à la mode et chan sons à boire, avec le même na tu rel
qu’il vé hi cule des re com man da tions pieuses ou des ré cits ha gio gra‐ 
phiques et édi fiants.

16

Les plie gos suel tos dif fu sés par les aveugles ont été si mas si ve ment
édi tés et ré édi tés pen dant des siècles, qu’on en re trouve des exem‐ 
plaires aux quatre coins du monde. Les tra vaux de Pilar García de
Diego 12 et de Fran cis co Agui lar Piñal 13 ont per mis d’ini tier un tra vail
de dé pouille ment, ca ta lo gage et clas si fi ca tion des plie gos des XVIII  et
XIX  siècles de mul tiples bi blio thèques es pa gnoles et eu ro péennes,
tan dis qu’An to nio Rodríguez Moñino avait ini tié un tra vail co los sal
pour l’édi tion cri tique des plie gos poé tiques des XVI  et XVII
siècles 14. De plus, à Irueña, près de Val la do lid, la Fon da tion Joaquín
Díaz conserve une col lec tion ex trê me ment in té res sante de plie gos de
cor del, dont le ca ta logue est consul table en ligne sur le site de la fon‐ 
da tion 15.

17

e
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Ainsi, de puis près de vingt- cinq ans, le ro man ce ro vul gar, prin ci pale
pro duc tion im pri mée sur plie gos de cor del, fait l’objet d’un in té rêt
crois sant de la part de cher cheurs qui se tra duit par une mul ti pli ci té
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d’édi tions d’an tho lo gie de plie gos, tan tôt re trans crits, tan tôt édi tés en
fac- simile. C’est le cas des deux re cueils édi tés et pré fa cés par Isa bel
Se gu ra  : Ro mances de señoras et Ro mances hor ror ro sos 16. Joaquín
Díaz, met tant à pro fit la col lec tion de sa fon da tion, a édité no tam‐ 
ment les re cueils in ti tu lés Co plas de cie gos. Antología (Chan sons
d’aveugles, 1992) et El ciego en sus co plas. Selección de plie gos en el
siglo XIX (L’aveugle à tra vers ses chan sons. Sé lec tion de plie gos du XIX
siècle, 1996) 17. Son frère, Luis Díaz Viana, a quant à lui mené à bien
quan ti té de tra vaux théo riques sur la lit té ra ture orale et de col por‐ 
tage, et a co or don né un am bi tieux pro gramme de re cherche au sein
du CSIC, consa cré aux ré cents ap ports de la cri tique por tant sur les
plie gos de cor del et à une édi tion par tielle d’une série de plie gos d’une
des im pri me ries ma dri lènes les plus pro duc tives en la ma tière au XIX
siècle 18. Il convient de men tion ner enfin un très bel ou vrage de Fran‐ 
cis co Díaz Ma ro to qui re trace un Pa no ra ma de la li te ra tu ra de cor del
española (2001), en adop tant une pers pec tive his to rique sur l’évo lu‐ 
tion de ce type d’im pri més, tout en re flé tant, grâce à de nom breuses
illus tra tions de fron tis pices de plie gos, la va rié té consi dé rable de la
lit té ra ture de col por tage en Es pagne 19. C’est dans ces pu bli ca tions
ré centes qu’a été sé lec tion né l’échan tillon de plie gos ana ly sés au
terme de la pré sente étude.

e

e

Quant aux ca rac té ris tiques for melles des ro mances de cie gos, il est
clair que les pro cé dés de cette poé sie semi- orale n’ont rien de com‐ 
mun à pre mière vue avec les traits dé fi ni toires du récit de vie de
pícaro au sens res treint, ni même avec la struc ture fic tion nelle des
livres api ca ra dos qui en sont dé ri vés. Les ro mances se ca rac té risent
d’abord par leur ver si fi ca tion simple et ré pé ti tive (série de vers, gé né‐ 
ra le ment oc to syl la biques ou plus courts, as so nan cés aux vers pairs,
par fois dis po sés en qua trains). Cette for mule lan ci nante est des ti née,
de puis son ori gine mé dié vale, à fa ci li ter la mé mo ri sa tion de com po si‐ 
tions par fois très longues, que les aveugles connais saient par cœur (et
que cer tains au di teurs étaient ca pables d’ap prendre di rec te ment,
sans sup port écrit). La com po si tion poé tique des ro mances de cor del a
sou vent re cours à des vers for mu laires, c’est à dire à des vers figés,
uti li sables tels quels d’une com po si tion à l’autre pour ex pri mer une
idée don née, quel que soit le contexte. Ce pro cé dé est l’une des ca‐ 
rac té ris tiques ma jeures du ro man ce ro tra di tion nel, trans mis et re fon‐ 
du ora le ment, mais les aveugles, lors qu’ils sont éga le ment au teurs,
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com posent jus te ment à l’oreille, et ma nient avec plus ou moins de ta‐ 
lent cet outil de com po si tion com mode, pio chant dans une sorte de
dic tion naire de fórmulas mé mo ri sé qui leur four nit des vers ad hoc
selon les si tua tions à dé crire.

Concer nant la struc ture in terne des poèmes, ces ro mances de cie gos,
dans leur forme im pri mée, se dis tinguent ra di ca le ment des ro mances
vie jos vé hi cu lés par la tra di tion orale par leur lon gueur beau coup plus
im por tante, d’au tant qu’ils se com posent sou vent de plu sieurs par ties.
S’agis sant de ro mances nar ra tifs, la forme de com po si tion stan dard
com porte d’abord, après un titre très pro met teur, un exorde, sou vent
sté réo ty pé et in ter chan geable (avec in vo ca tion à la Vierge, à Dieu ou
à une muse et cap ta tio be ne vo len tiae de l’au di toire sous la forme
d’une in ter pel la tion mo ra li sante)  ; il s’en suit un long dé ve lop pe ment
qui suit gé né ra le ment la chro no lo gie des faits ou les dif fé rentes
étapes de la vie du pro ta go niste  ; le poème se ter mine enfin, après
l’ar res ta tion, la re pen tance et la sen tence du cri mi nel, par un envoi
mo ra li sa teur met tant en garde une nou velle fois l’au di toire contre les
dan gers qui le guettent. Lors qu’ils sont ora li sés et qu’ils amorcent un
pro ces sus de tra di tio na li sa tion dans une com mu nau té don née, les
textes sont in évi ta ble ment al té rés et écour tés (du fait des li mites de
la mé mo ri sa tion et d’une sorte de sé lec tion na tu relle de la mé moire
qui tend à ne re te nir que le plus frap pant), si bien que la nar ra tion
s’en trouve syn co pée, et peut ac qué rir l’as pect tron qué et abrupt des
vieux ro mances. Toutes ces par ti cu la ri tés poé tiques propres à des
textes des ti nés à cap ter l’at ten tion et à se gra ver ai sé ment dans les
mé moires, n’ont en ap pa rence guère d’af fi ni tés struc tu relles avec les
ré cits pi ca resques  ; la thé ma tique des com po si tions, en re vanche,
peut s’y ap pa ren ter dans cer tains cas.

20

À l’ori gine, les pre miers com pi la teurs de plie gos, des bi blio philes du
XVI  siècle, ont col lec té et édité des ro mances vie jos,  c’est- à-dire de
« vieux » ou « an ciens » chants ou bal lades sous forme de sé ries mo‐ 
no rimes as so nan cées aux vers pairs, à l’ori gine éla bo rés et in ter pré tés
par des trou vères et mu si ciens de cour dès le XIV  siècle, puis dif fu‐ 
sés ora le ment dans toutes les strates de la po pu la tion, sous de mul‐ 
tiples va riantes, sou vent en des ver sions écour tées ou croi sées entre
plu sieurs com po si tions, dans un pro ces sus de trans mis sion s’en ri‐ 
chis sant sans cesse de nou velles créa tions.

21
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Les ro mances re te nus par les édi teurs de la pre mière moi tié du XVI
siècle 20 étaient ceux qui leur sem blaient pré sen ter des qua li tés poé‐ 
tiques re mar quables, les ren dant dignes d’être sau vés de l’oubli ou de
l’al té ra tion due à la trans mis sion orale, grâce à l’im pri me rie. D’où la
vi sion quelque peu biai sée que nous avons au jourd’hui de la pro duc‐ 
tion po pu laire de la Re nais sance, qui ne nous est connue qu’à tra vers
des plie gos conser vés mi ra cu leu se ment ou, dans l’im mense ma jo ri té
des cas, par les com pi la tions de ro mances qui ont fleu ri tout au long
du XVI  siècle 21. En réa li té, des té moi gnages lit té raires in di rects nous
ré vèlent que déjà à cette époque les aveugles am bu lants dif fu saient
toute sorte de poèmes nar ra tifs, sou vent des plie gos no ti cio sos («  in‐ 
for ma tifs ») ou spi ri tuels, mais aussi des com po si tions bur lesques ou
sen sa tion na listes, at ti sant la cu rio si té mal saine des au di teurs, bien
loin de la vi va ci té et de l’éner gie épiques ou du ly risme sobre et sug‐ 
ges tif pri sés par les lec teurs de ro man ce ros.

22 e
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On en trouve une preuve for tuite au dé tour des Rosas de ro mances
édi tées en 1573 à Va lence. Le dra ma turge Juan Ti mo ne da, grand édi‐ 
teur va len cien de ro mances et com po si teur à ses heures, re pro duit,
par er reur, au mi lieu d’une série de ro mances his to riques très sé rieux
un récit de fait di vers sca breux (« La femme qui avait ac cou ché dix
fois » 22), tan dis qu’il dé cide de clore le vo lume consa cré aux ro mances
amou reux (Rosa de amores, 1572), par une cu rieuse com po si tion ré vé‐ 
la trice du goût crois sant pour la langue fleu rie des ru fians (« Ro mance
fort gra cieux, com po sé par un très cé lèbre Birlo, où fi gurent de nom‐ 
breux mots du par ler des ru fians » 23), poème qui dé tonne fort par sa
to na li té bur lesque, sans rap port aucun avec la gra vi té qui pré side aux
com po si tions d’amours im pos sibles de la plu part des ro mances, an‐ 
ciens ou éru dits, qui com posent l’ou vrage dans son en semble. Le ca‐ 
rac tère ex cep tion nel de ces deux ro mances (sur la to ta li té des 191
com po si tions que com prennent les Rosas de ro mances de Ti mo ne da)
ne doit pas faire croire qu’il s’agis sait d’une ca té go rie de poèmes en‐ 
core peu ré pan dus, mais bien qu’au contraire l’édi teur cher chait à
écar ter des col lec tions édi tées ce type de com po si tions sca breuses
chan tées par les aveugles.

23

Le fossé se creuse donc da van tage entre lit té ra ture « tra di tion nelle »
et « lit té ra ture po pu laire » à par tir du der nier quart du XVI  siècle ; si
le théâtre est le lieu d’une com mu nion de l’en semble de la so cié té es‐ 
pa gnole, en re vanche les pra tiques poé tiques té moignent de vi sées
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très di ver gentes. Cer tains poètes ly riques ne s’adressent qu’à un pu‐ 
blic choi si, se spé cia li sant dans des formes sa vantes hé ri tées du pé‐ 
trar quisme ita lien, dans des cé nacles lit té raires et ar tis tiques sou te‐ 
nus par des mé cènes ou or ga ni sés en aca dé mies sur le mo dèle ita lien,
tan dis que d’autres com posent éga le ment des ro mances nue vos
(« nou veaux » ou en core dits « ar tis tiques ») ou bien imi tant le style
des ro mances mé dié vaux ou éru dits. Ces der niers laissent cir cu ler et
dif fu ser ces poèmes de façon ano nyme pour une pu bli ca tion as pi rant
à da van tage de po pu la ri té, sans pour au tant re ven di quer la créa tion
de ce genre de poé sie ré pu tée fa cile. Ainsi, de nom breux ro mances de
poètes de cour sont d’une part adap tés et mis en mu sique par des
mu si ciens vir tuoses pour les di ver tis se ments de la bonne so cié té,
mais sont aussi di vul gués et re pris aux coins des rues par toutes
sortes de gui ta ristes qui les écourtent ou les dé forment.

Le ré per toire des ti né spé ci fi que ment à la masse se spé cia lise au fur
et à me sure que l’on avance dans le temps 24  : les plie gos poé tiques
consul tables en ar chives qui datent des XVIII  et XIX  siècle pré‐ 
sentent des ca rac té ris tiques for melles et des constantes thé ma tiques
assez sché ma tiques, té moi gnant de la stan dar di sa tion de cette forme
de poé sie nar ra tive à la char nière entre la presse à sen sa tion, le ma‐ 
nuel pieux et le li vret de bal.

25
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Cette pro duc tion de la lit té ra ture de cor del dite vul gar, ou «  po pu‐ 
laire », subit clai re ment une forme de dé gra da tion qua li ta tive sur le
plan ma té riel, d’abord, puisque les sup ports uti li sés sont de plus en
plus pré caires (pa pier et encre de moindre qua li té), et sur le plan tex‐ 
tuel, au sens où la pro duc tion mas sive de poèmes pieux ou de nar ra‐ 
tions de casos («  faits di vers  ») ver si fiées en traîne des pra tiques
d’écri ture mé ca nique, de com po si tion à la chaîne, avec un ma nie ment
ap pau vri et sté réo ty pé des vers ou groupes de vers for mu laires, de
sorte que par fois seuls va rient les noms des pro ta go nistes et les dé‐ 
tails contex tuels de l’anec dote (dates, lieux, nombre de vic times).

26

On trouve en effet une di ver si té ex trême dans le ré per toire nar ra tif
et poé tique des cie gos co ple ros, à com men cer par les quelques ro‐ 
mances issus de la tra di tion an cienne qui ont su tra ver ser les siècles
dans la mé moire col lec tive par la trans mis sion orale, ali men tant à son
tour en par tie la dif fu sion sous forme de plie gos suel tos. Les ro mances
vie jos les plus pri sés chez les édi teurs de plie gos sont des poèmes tels
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que « Le Mar quis de Man toue » 25 ou « Ge ri nel do » 26, pour n’en citer
que deux.

Le ré per toire re li gieux est quant à lui ex trê me ment four ni et di ver si‐ 
fié, com pre nant à la fois des textes de prières, comme une prière at‐ 
tri buée à Saint An toine 27, des sé ries al lé go riques à fi na li té pieuse,
comme le «  Ré veil spi ri tuel  » 28 ou «  Le jeu de cartes du sol dat Ri‐ 
chard » 29, ou en core une my riade de ré cits ha gio gra phiques et de
nar ra tions se rap por tant à des faits mi ra cu leux, comme par exemple
le récit des « Mi racles de l’Ange Gar dien », ins pi ré d’un fait his to rique
cé lèbre 30. Ces com po si tions té moignent de l’uti li sa tion di dac tique et
doc tri nale par l’Église du re lais des cie gos, men diant aux portes des
églises et of frant leurs ser vices pour toutes sortes d’orai sons, comme
le re flé tait déjà le pre mier maître aveugle de La zare, hors pair dans
l’art de la dé cla ma tion ca ri ta tive et dans la men di ci té 31. Mais les
aveugles di vulguent aussi des textes bien peu or tho doxes re le vant
des su per sti tions po pu laires : re mèdes de grand mère et for mules in‐ 
can ta toires pour toutes sortes de maux quo ti diens.

28

À l’op po sé, le ver sant bur lesque et paillard est par ti cu liè re ment fé‐ 
cond dans le ré per toire de col por tage, en par ti cu lier sous la forme de
ti rades mi so gynes ou anti- féminines («  Dis- moi com ment tu t’ap‐ 
pelles et je te dirai qui tu es » 32), en concor dance avec le motif pi ca‐ 
resque de la cri tique du ma riage hé ri té de la tra di tion ec clé sias tique
et pa ré mio lo gique. On le re trouve en par ti cu lier chez un Que ve do,
dans le troi sième livre du Bus con 33. Les poèmes tour nant en dé ri sion
les dé fauts mas cu lins ne sont pas en reste, même s’ils sont glo ba le‐ 
ment moins nom breux («  Les dé fauts des hommes  » 34). Parmi les
chan sons à l’hu mour le plus sca breux on peut citer les «  Ver tus du
bien chier » 35, où l’on re trouve le motif sca to lo gique de la tra di tion
po pu laire, ex ploi té ponc tuel le ment dans le roman pi ca resque qué vé‐ 
dien 36. Ces com po si tions hu mo ris tiques sou vent gros sières ont donc
à voir avec la dé marche de cer tains au teurs pi ca resques, puisque
l’élé ment hu mo ris tique, vo lon tiers ou tran cier, et le re gistre bas sont
des traits ca rac té ris tiques du genre pi ca resque 37.

29

Enfin, le ré per toire des aveugles col por teurs com prend quan ti té de
ré cits d’aven tures de héros aty piques, tels que va len tones («  bra‐ 
vaches ») et mu jeres bra vas (« femmes in domp tables »), qui plongent
de plain pied le pu blic dans l’uni vers des marges de la so cié té. Il peut
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s’agir d’aven tu riers po pu laires, tels que « Diego Cor rientes », le vo leur
au grand cœur d’An da lou sie, dont les pé ri pé ties sont re la tées dans
quan ti té de ver sions im pri mées en vers qui sont pas sées dans la tra‐ 
di tion orale de bon nombre de ré gions 38. De même parmi les ré cits
de vie de per son nages fé mi nins au ca rac tère bien trem pé, sou vent
dotés de qua li tés ré pu tées vi riles (cou rage, cruau té), on pour ra citer
les cas cé lèbres de « Ro sau ra la del guante » 39 ou en core de « La va‐ 
liente Es pi ne la » 40. Ces ré cits re tracent le par cours de per son na li tés
hautes en cou leur qui se sont sou vent re trou vées en marge de la so‐ 
cié té par un concours de cir cons tances  : il s’agit fré quem ment de
per son nages bien nés ou en tout cas issus de fa milles hon nêtes qui,
se re trou vant or phe lins et pri vés de re pères, n’ont d’autre choix que
de trans gres ser les lois so ciales. Mais peut s’agir de pro ta go nistes
choi sis sant dé li bé ré ment de tour ner le dos à la mo rale et au car can
des règles so ciales, comme dans les ré cits re la tant les aven tures de
pícaros aris to cra tiques tels ceux de Cer van tès (Rin co nete y Cor ta dillo)
ou d’Alon so Cas tillo de Solórzano (Las harpías en Ma drid ou La
garduña de Se vil la y an zue lo de las bol sas).

Le cas de fi gure ar ché ty pique du roman pi ca resque au sens strict, où
un pícaro, de nais sance plus que dou teuse, fait le récit ré tros pec tif de
sa quête d’as cen sion et de re con nais sance so ciales ou de son par‐ 
cours d’édi fi ca tion mo rale, fi na le ment in fruc tueuse ou in ache vée, est
pour ainsi dire ra ris sime, mais nous en exa mi ne rons un exemple en
prose dans la der nière par tie de cette étude. En re vanche, on re‐ 
trouve dans ces ré cits de vie de ban dits et lar rons un sens de l’hon‐ 
neur exa cer bé qui guide leurs ac tions (ven geances amou reuses, for‐ 
faits pour dé li vrer de la pri son leurs com plices, etc.).

31

Les ré cits de faits di vers sor dides ou sen sa tion nels, quant à eux, qui
ali mentent et ex ploitent la cu rio si té mal saine de tout un cha cun
consti tuent à n’en pas dou ter la ca té go rie la plus nour rie du ré per‐ 
toire des cie gos, sui vie de près par le ré per toire re li gieux. On pour rait
y voir la veine api ca ra da pro pre ment dite, du fait du ca rac tère aso cial
des cri mi nels qui en sont les pro ta go nistes, comme par exemple « La
sœur de l’as sas sin » ou « Les crimes de Xa ra bo » 41. Ces ré cits ver si fiés
sont sou vent ré di gés dans l’ur gence, sur la base des té moi gnages et
confes sions des dé te nus avant l’exé cu tion de leurs sen tence, ce qui
leur donne un ca rac tère de vé ri té, sinon d’ac tua li té (quoique cette
au then ti ci té re ven di quée ne puisse em pê cher, na tu rel le ment, la ma‐
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ni pu la tion in hé rente à tout récit, quel que soit son degré de fic tion‐ 
na li té voulu). Les ré cits de vie de cri mi nels en série, de par ri cides,
d’in fan ti cides, com portent un degré de vio lence ab sent des ro mans
pi ca resques ; mais ils ont en com mun avec les ré cits de pícaros, une
visée mo ra li sante qui jus ti fie, du moins de façon rhé to rique, la com‐ 
plai sance avec la quelle sont dé peintes des hor reurs contre- nature.
Cette visée didactico- morale ap pa raît en par ti cu lier dans les exordes
et les en vois des com po si tions, de même que dans les ro mans de
pícaros, les pro logues à la charge du pícaro ex pliquent les rai sons du
récit au to bio gra phique d’un par cours d’in fa mie. Ces ré cits sor dides
ren ferment éga le ment une vi sion pes si miste de l’hu ma ni té, de par
leur ton fa ta liste et leurs mises en gardes in ap pli cables. Le dé ter mi‐ 
nisme so cial est sug gé ré dans bon nombre de ré cits, qui in sistent sur
l’ori gine des mal heurs per pé trés par les cri mi nels dé na tu rés : la mau‐ 
vaise édu ca tion que leur ont in cul quée leurs pa rents (soit par leur at‐ 
ti tude liée à leurs propres vices – ivro gne rie, in fi dé li té –, soit par leur
au to ri ta risme ou leur cruau té pous sant à la ré bel lion, soit par leur
laxisme ir res pon sable). En cela, on re trouve quelque chose des ré cits
ab ovo des pre miers ro mans pi ca resques, où l’ori gine in fa mante du
nar ra teur le confi gure d’em blée comme un anti- héros ne pou vant
échap per ni à sa condi tion so ciale ni à son des tin de dé chéance mo‐ 
rale. Une com po sante ma ni feste de cri tique so ciale rap proche éga le‐ 
ment cer tains des ré cits sor dides des cie gos des ré cits de pícaros,
comme nous le ver rons dans la der nière par tie de cette contri bu tion.

Ainsi donc, l’écra sante ma jo ri té des plie gos des XVIII  et XIX  siècles
mettent en scène des héros hors normes, des femmes do tées de qua‐ 
li tés mas cu lines, des hommes sans nais sance, in tré pides et en rup‐ 
ture avec les normes so ciales et mo rales (vo leurs, contre ban diers,
abu seurs, etc.). Julio Caro Ba ro ja a re mar qué que ces abon dants ré cits
de vie « à la marge » sont en conso nance avec le monde des fri pons
du roman pi ca resque  : «  […] casi todos estos ro mances son de am‐ 
biente an da luz, cor res pon den al siglo XVIII y pin tan hé roes que
andan al borde del cri men o den tro del cri men, como si fue ran
grandes hombres, o grandes mu jeres » 42.

33 e e

Caro Ba ro ja y voit une mé ta mor phose du héros che va le resque en
anti- héros mé ri dio nal et mar gi nal. Dans la conti nui té de ce que dé‐ 
montre Gilles Del Vec chio dans le pré sent ou vrage à pro pos du dé‐ 
tour ne ment de la lit té ra ture che va le resque dans le roman pi ca resque,
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j’au rais ten dance à y voir plu tôt la trans for ma tion po pu laire et mo‐ 
derne du pícaro du La za rillo ou du Buscón, en aven tu rier cy nique,
sans foi ni loi, qu’un en ro bage bien- pensant, placé en début et en fin
de com po si tion, fait pas ser pour des contre- modèles à ne pas suivre.
Ce n’est pas à mon sens le che va lier du ro mance viejo qui s’est trans‐ 
for mé en ca va lier hors- la-loi, mais plu tôt l’anti- héros re belle, de ve nu
mo dèle lit té raire consa cré par les belles lettres, qui à son tour se re‐ 
trouve adop té par la lit té ra ture de col por tage.

Ac teur cen tral de la dif fu sion à la fois im pri mée et orale des com po si‐ 
tions fi gu rant sur les plie gos de cor del, l’aveugle am bu lant consti tue
déjà en soi un motif pi ca resque, en tant que fi gu rant des marges de la
so cié té dé peintes dans les ré cits de pícaros, où men diants, femmes
de mau vaise vie, en fants des rues, tirent le diable par la queue pour se
his ser dans l’échelle so ciale. On per çoit dès lors une forme de jeu de
mi roirs entre réa li té et lit té ra ture qui mé rite qu’on s’y ar rête 43.

35

L’aveugle comme réa li té so ciale
Au Moyen Âge, les aveugles font par tie des per sonnes qui en rai son
d’une in ca pa ci té phy sique (due à un han di cap de nais sance, à des ac‐ 
ci dents, bles sures ou ma la dies di vers, ou en core à la vieillesse) se
trouvent dans l’im pos si bi li té d’exer cer un mé tier ma nuel agri cole ou
ur bain et, ré duits à la pau vre té en l’ab sence de toute struc ture d’aide
pu blique, se consacrent à la men di ci té. Mais il convient de rap pe ler
qu’à cette époque, le pauvre, le men diant, trouve sa jus ti fi ca tion dans
la hié rar chie so ciale parce qu’il donne pré ci sé ment l’oc ca sion aux
chré tiens mieux pla cés d’exer cer la cha ri té.

36

C’est au cours du XVI  siècle, à la suite d’une série de ca tas trophes
éco no miques, sa ni taires et mi li taires, que la ques tion de la pau vre té
com mence à faire pro blème, et que les au to ri tés veille ront à en ca drer
et mettre au tra vail la masse crois sante des pauvres jetés sur les
routes par la fa mine. C’est pré ci sé ment dans ce contexte so cial de
crise gé né ra li sée que va sur gir le roman pi ca resque.

37 e

Les aveugles s’étaient or ga ni sés en confré ries dès le Moyen Âge, fon‐ 
dées sur l’en traide mu tuelle (prise en charge des fu né railles des
membres dé cé dés, messes dites pour leurs bien fai teurs, or ga ni sa tion
de ban quets fra ter nels) 44. Ainsi, par exemple, la confré rie d’aveugles
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de Ma drid fut fon dée en 1580 (Her man dad de Nues tra Señora de la
Visitación y Ánimas del Pur ga to ria). Les confré ries d’aveugles de‐ 
vinrent de vé ri tables groupes de pres sion, ca pables de dé fendre leurs
in té rêts, y com pris par l’in ti mi da tion et les dé mons tra tions de force.

Ces confré ries se consti tuèrent pro gres si ve ment en vé ri tables cor po‐ 
ra tions qui vi saient à contrô ler le mé tier de la ré ci ta tion ou du chant
des orai sons en échange d’au mônes et de la vente de plie gos suel tos.
Leur fonc tion ne ment exi geait une co ti sa tion très éle vée pour de ve nir
membre (200 réaux en 1654) et pré co ni sait une bonne mo ra li té, afin
de li mi ter le nombre des aveugles au to ri sés à vendre des plie gos 45  ;
une or ga ni sa tion pro fes sion nelle fon dée sur une sé lec tion dras tique,
en somme, bien éloi gnée du but ca ri ta tif af fi ché par la Confré rie.

39

Un dé cret du 24 dé cembre 1614 sup pri ma les gre mios ma dri lène, à
l’ex cep tion de la confré rie des aveugles, dans l’idée de li mi ter les
risques de dé bor de ments so ciaux liés à la men di ci té si cette or ga ni‐ 
sa tion ve nait à dis pa raître ; mal gré cela, par sé cu ri té, les aveugles se
pla cèrent sous la pro tec tion du pou voir ec clé sias tique et re cons ti‐ 
tuèrent leur confré rie sous le pa tro nage d’un couvent, de façon à être
re con nus of fi ciel le ment et ne plus être consi dé rés comme des men‐ 
diants.

40

C’est ainsi qu’en 1666 ils par vinrent à faire re con naître leur spé cia li sa‐ 
tion pro fes sion nelle, dis tincte de la simple men di ci té, et veillèrent à
faire res pec ter leurs pré ro ga tives et à les faire re con naître of fi ciel le‐ 
ment par le biais de pri vi le gios qui leurs ga ran tis saient le mo no pole
de la dis tri bu tion des im pri més. C’est pour quoi à par tir de 1680 la
Confré rie des aveugles a- t-elle été à l’ori gine de dif fé rents pro cès,
qu’elle a gé né ra le ment rem por tés, contre ceux qui vou laient cas ser ce
mo no pole, à sa voir les im pri meurs et les li braires. Les aveugles se
mirent éga le ment à re ven di quer dif fé rents points clés  : l’ex clu si vi té
de la vente des ga zettes et des al ma nachs, l’obli ga tion de n’uti li ser
qu’une seule qua li té de pa pier, la ga ran tie de prix bas, une date fixe
pour la li vrai son de la mar chan dise 46.

41

Cette or ga ni sa tion ex trê me ment bien cal cu lée est res tée en vi gueur
tout au long des XVII , XVIII  et XIX  siècles, jusqu’à la fon da tion de la
ONCE 47 en 1942 qui, quant à elle, a ob te nu le mo no pole de la vente
des billets de lo te rie na tio nale avant d’or ga ni ser sa propre lo te rie.
Quant à la spé cia li sa tion de dif fu sion et d’in ter pré ta tion de plie gos de

42
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cor del, elle s’est main te nue jusque dans les an nées 60 du siècle der‐ 
nier.

L’aveugle mé dia teur de la lit té ra ‐
ture po pu laire ora li sée
L’aveugle col por teur joue le rôle de pas seur, de mé dia teur, puis qu’il
ré cite ou chante les textes des feuillets vo lants qu’il vend. La plu part
du temps l’au di toire n’achète guère les plie gos, mais à force de les en‐ 
tendre en boucle, les en fants comme les adultes fi nissent par les sa‐ 
voir par cœur, d’au tant que les mu siques, très mo no tones et lan ci‐ 
nantes, sont sou vent les mêmes, ce qui fa ci lite la mé mo ri sa tion et que
d’autre part les com po si teurs ont re cours au sys tème an ces tral des
vers for mu laires, déjà pra ti qué dans les gestes ho mé riques, et grâce
au quel l’au teur du texte pioche dans un ré per toire de for mules toutes
faites, sou vent in ter chan geables d’une com po si tion à l’autre, de
même qu’il uti lise des sché mas nar ra tifs sté réo ty pés avec des in va‐ 
riants qui ont été lar ge ment étu diés (exorde avec in vo ca tion di vine /
date fa ti dique / récit syn co pé avec pas sages dia lo gués / fin bru tale /
mo rale fi nale ou aver tis se ment à l’au di toire) 48.

43

L’aveugle am bu lant ser vait donc de lien entre les dif fé rents mondes
qui com po saient la so cié té es pa gnole  : monde ur bain (où se fa bri‐ 
quaient les plie gos) et monde rural, pour gla ner les au mônes né ces‐ 
saires à la sur vie  ; cette si tua tion d’in ter mé diaire entre ville et cam‐ 
pagne en a fait l’ac teur pri vi lé gié de la lit té ra ture po pu laire, au
contact per ma nent de la tra di tion orale des cam pagnes. Il consti tue
de fait une fi gure em blé ma tique de la vie cultu relle des vil lages et des
villes, comme en té moigne l’abon dance de re pré sen ta tions du ciego
de las co plas dans l’ico no gra phie cos tum bris ta.

44

C’est le cas de la cé lèbre ta pis se rie de Fran cis co de Goya, El ciego de
la gui tar ra (1778) 49, vé ri table cua dro de cos tumbres ma dri lène.
L’aveugle po pu laire y est re pré sen té en com pa gnie de son guide, un
peu en re trait à sa gauche  ; le gar çon net à la mi mique “pi ca resque”
re garde ef fron té ment le spec ta teur et non le pu blic re pré sen té dans
le ta bleau. L’aveugle, dont l’in fir mi té est ex pri mée par des yeux dans
le vague, joue de la gui tare et semble chan ter des ro mances ou ré ci ter
un caso. Sur sa droite s’est at trou pé un petit groupe d’hommes en ve ‐
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lop pés dans leurs capes et deux jeunes filles qui re gardent in tri guées
un per son nage vêtu avec élé gance, le quel fait mine de mettre la main
à la bourse. Le motif de l’aveugle des rues est donc ici pré texte à illus‐
trer une scène pi quante et ty pique du Ma drid po pu laire si cher à
Goya.

Dans la même veine cos tum bris ta, on peut men tion ner parmi tant
d’autres la gra vure co lo ri sée des si née par Ma nuel de la Cruz Cano, in‐ 
ti tu lée Ciego ja ca re ro. Aveugle chan son nier (Ma drid, 1777), qui est la
pre mière planche fi gu rant dans une col lec tion de cos tumes ty‐ 
piques 50. L’aveugle est re pré sen té de face, por tant cha peau sombre,
cape longue et un en semble très simple com po sé par un pan ta lon de
toile et une blouse épaisse  ; il es quisse un pas de danse, le men ton
bais sé, re le vant bien haut sa gui tare. Ici, point de la za rillo, mais un
chien fi dèle, com pa gnon de sub sti tu tion des ti né à le gui der dans ses
dé am bu la tions. Cette sub sti tu tion vi suelle du pícaro par un ani mal de
com pa gnie est très sug ges tive si l’on songe à la façon dont Cer van tès
a fait par ler deux chiens, Cipión y Ber gan za dans son ul time nou velle
exem plaire El co lo quio de los per ros ; le récit de vie du se cond ré vèle
un par cours fort proche de ceux des héros pi ca resques 51.

46

L’aveugle re pré sen té sur les plie ‐
gos suel tos
Sou vent, les vi gnettes fi gu rant en tête du plie go in diquent la na ture
de la com po si tion et par fois l’illus trent. S’agis sant dans bien des cas
de chan sons, les vi gnettes avec des ins tru ments de mu sique sont fré‐ 
quentes, comme en té moignent deux des plie gos étu diés plus loin.

47

Celui du vio lon en chan té, in ti tu lé «  El violín en can ta do  », illustre
l’anec dote re la tée dans le corps tex tuel du plie go, en fai sant ap pa‐ 
raître un nain et un valet un vio lon à la main. En re vanche celui des
« Vil lan ci cos del tio Pin ga jo » est consti tué de deux vi gnettes jux ta po‐ 
sées qui semblent sté réo ty pées  : une femme agi tant un tam bou rin à
gauche et un homme te nant une gui tare à droite.

48

Dans d’autres cas la même illus tra tion, avec des adap ta tions ser vi ra à
in di quer sim ple ment qu’il s’agit de pa roles de chan sons à in ter pré ter
mu si ca le ment. On a alors af faire à une sorte de jeu de mi roir entre
l’aveugle am bu lant bien réel qui joue de la gui tare et chante les textes
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de ses plie gos de cor del, et des plie gos de cor del qui re pré sentent vi‐ 
suel le ment un chan teur à la gui tare. D’une cer taine façon, l’aveugle en
train de chan ter ou de psal mo dier se re trouve alors pré sent en creux
dans la ma té ria li té même du plie go qu’il vend.

Mais cet aveugle de tra di tion pi ca resque est éga le ment per cep tible
dans la lettre même de la com po si tion qu’il in ter prète : presque tou‐ 
jours in ter vient dans le texte chan té ou psal mo dié le « je » de l’in ter‐ 
prète qui ex horte l’au di toire à l’écou ter. On re joint alors la re ven di ca‐ 
tion du nar ra teur pi ca resque du Guzmán qui ap pelle à prendre la pa‐ 
role pour le bien des au di teurs/lec teurs 52. Cela dit, ce « je » n’in ter‐ 
vient que ponc tuel le ment et l’anec dote re la tée n’est qua si ment ja mais
de na ture au to bio gra phique. Il s’agit d’un « je » uni ver sel et ano nyme
que pour ront re prendre à leur compte les suc ces sifs in ter prètes qui
s’ap pro prie ront le chant une fois mé mo ri sé et passé dans le ré per‐ 
toire de tra di tion orale.

50

L’aveugle mu si cien qui ré vèle au monde la vé ri té des tra vers hu mains
et in cite ses congé nères à se tour ner vers la voie du salut est donc en
conso nance di recte ou in di recte, et à plu sieurs titres, avec la voix pé‐ 
né trante du pícaro confiant à son lec teur, pour le salut de son âme, le
récit de son par cours hu main. On trou ve ra dans la voix de l’aveugle la
même am bi guï té mo rale que chez le pícaro nar ra teur : tan tôt sa lace,
tan tôt bigot, l’aveugle des rues –par fois faus se ment in firme  – est
avant tout un ar tiste po pu laire aux mille voix, aux mille dis cours, écho
de la confu sion du monde, qui comme le pícaro clair voyant et désen‐ 
chan té os cille entre di vers sta tuts  : si bylle de la so cié té aux dons
quasi sur na tu rels ou hy po crite pa ra site aux cro chets de la cré du li té
et de l’at trait du pu blic pour le sen sa tion nel.

51

L’aveugle comme per son nage lit ‐
té raire pi ca resque ré cur rent
Nous avons déjà men tion né le cas fon da teur du per son nage du pre‐ 
mier maître de La zare, le vieil aveugle qui l’ar rache à l’en fance in no‐ 
cente et in sou ciante que le nar ra teur connais sait à Sa la manque. Dans
le pre mier trai té de l’œuvre cet aveugle ano nyme prend une di men‐ 
sion mé ta phy sique et uni ver selle, car à l’image du my thique Ho mère,
il est le dé ten teur d’un sa voir sur la vie et le monde, d’une clair ‐
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voyance, d’une lu ci di té que le com mun des mor tels, mal gré leur vi‐ 
sion cor po relle, ne peuvent per ce voir : « sien do ciego, me alumbró y
adestró en la car re ra del vivir » 53. S’agis sant de son an crage fic tion‐ 
nel, si l’on peut ap pli quer ce genre de ter mi no lo gie pour une œuvre
aussi hors- normes que le La za rillo, la vrai sem blance psy cho lo gique et
la ca rac té ri sa tion so ciale de la fi gure s’ap puient sur une série de traits
qui ins crivent le maître aveugle dans la réa li té que nous ve nons
d’évo quer  : d’abord dé fi ni comme un ex pert dans l’art de ré ci ter des
orai sons et d’ob te nir l’au mône (« en su ofi cio era un águila ») 54, il est
aussi d’une ava rice, d’une cruau té et d’une in gé nio si té ma li cieuse dif‐ 
fi ciles à sup por ter pour le jeune gar çon, le quel fi ni ra par se li bé rer de
son em prise par un mau vais tour cal qué sur ceux que son maître lui a
fait subir 55. Per son nage fon ciè re ment am bi gu, lu cide sur la marche
du monde tel qu’il est et dis po sé à dis pen ser son sa voir par des
conseils sa lu taires (tels que : « Necio, aprende : que el mozo del ciego,
un punto ha de saber más que el Dia blo » 56), il est éga le ment dé peint
comme un ma ni pu la teur, char la tan et rou blard 57, prêt à toutes les
tra hi sons pour as seoir son au to ri té  : il consti tue l’ar ché type du
« guide » du jeune pícaro, an ti thèse du tu teur droit et juste.

Le se cond ou vrage dé ter mi nant dans la consti tu tion du genre pi ca‐ 
resque, Guzmán de Al fa rache de Mateo Alemán, fait éga le ment in ter‐ 
ve nir, de façon moins frap pante, mais tout aussi ré vé la trice, un per‐
son nage d’aveugle am bu lant. La pers pec tive de l’ou vrage est bien dif‐ 
fé rente de l’opus cule ano nyme, édité en 1554, puisque dans l’œuvre
d’Alemán, Guzmán- narrateur se dé so li da rise dé fi ni ti ve ment de
Guzmán- personnage, au moyen de longues gloses mo ra li santes, qui
sont cen sées ex pli ci ter la visée di dac tique du livre 58.

53

À de mul tiples re prises, dans cette œuvre où Alemán dresse un pa no‐ 
ra ma cri tique de la so cié té de son temps, ap pa raissent des pauvres et
des aveugles, au then tiques ou pré ten dus tels. Il dé nonce la pra tique
de la men di ci té par de nom breuses per sonnes qui feignent une in ca‐ 
pa ci té phy sique, no tam ment lorsque Guzmán se re mé more com ment
il s’est lais sé ten ter par la vie fa cile des fai néants s’adon nant à la men‐ 
di ci té en Ita lie 59.

54

L’aveugle concentre son at ten tion sur sa voix pour pro vo quer la com‐ 
pas sion des au di teurs et par ve nir à api toyer les pas sants en fai sant al‐ 
lu sion à di verses in fir mi tés, feintes ou pro vo quées à des sein :
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« Cuan do pidas, no te rías ni mudes tono; pro cu ra hacer la voz de en‐ 
fer mo, aunque pue das ven der salud, lle van do el ros tro pa re jo con
ojos, la boca justa y la ca be za baja. […]  » Demás desto, enseñóme a
fin gir lepra, hacer lla gas, hin char la pier na, tul lir un brazo, teñir el
color del ros tro, al te rar todo el cuer po y otros pri mores cu rio sos del
arte, a fin que no se nos di jese que, pues teníamos fuer zas y salud,
que trabajásemos 60.

56

Mais Mateo Alemán ne va pas jusqu’à re mettre en cause l’exis tence
des or ga ni sa tions men diantes, c’est la dé chéance et le désordre gé né‐ 
ra li sé in duit par une si tua tion de crise éco no mique grave qu’il dé‐ 
nonce. Ainsi, dans une lettre où il ex pli cite la visée de son Guzmán de
Al fa rache, l’au teur dé clare :

57

[…] en la pri me ra parte del pícaro que com puse, donde, dando a co‐ 
no cer al gu nas es tra ta ge mas y cau te las de los fin gi dos, en car go y su‐ 
pli co, por el cui da do de los que se pue den lla mar, y son sin duda cor‐ 
po ra le mente pobres, para que, com pa de ci dos del los, fue sen de veras
re me dia dos 61.

58

Dans le Buscón de Fran cis co de Que ve do, qui em prunte plu sieurs
mo tifs et struc tures nar ra tives d’épi sodes pré cis aux deux œuvres
pré cé dentes, l’au teur adopte un point de vue ra di ca le ment sa ti rique,
dans une quête es thé tique de style per son nel qui in flé chit la re pré‐ 
sen ta tion des pauvres en gé né ral et de l’aveugle am bu lant en par ti cu‐ 
lier. Si le fond est tou jours le même, le re nou vel le ment pro vient de
l’art du por trait ca ri ca tu ral propre à Que ve do.

59

Dans la pan to mime so ciale qui sert de toile de fond à cette œuvre
dont les épi sodes semblent par fois se ré duire à de simple pré textes à
ga le rie de por traits jux ta po sés les uns aux autres, et les per son nages
s’ap pa ren ter à des bau druches ou des pan tins plu tôt qu’à des re pré‐ 
sen ta tions an thro po mor phiques vé ri ta ble ment cré dibles, les aveugles
font par tie des in nom brables fi gu rants se con daires que croise Pa blos
sur son par cours pour at teindre une place en viable dans la so cié té.

60

Ils sont d’abord ca rac té ri sés de façon conven tion nelle, en rap port di‐ 
rect avec la fonc tion so ciale réelle que nous ve nons d’évo quer :

61

Fui mos a una [po sa da] y hal la mos a la puer ta más de doce cie gos.
Unos le conocían por el olor, y otros por la voz. Dié ronle una ba ra‐ 
hun da de bien ve ni do; abrazólos todos, y luego co men za ron unos a
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pe dirle oración para el Justo Juez en verso muy grave y so no ro, tal
que pro vo case a ges tos; otros pi die ron de las ánimas, y por aquí
discurrió, re ci bien do ocho reales de señal de cada uno. Despidióles y
díjome: « Más me han de valer tre cien tos reales los cie gos; y así, con
li cen cia de v. m., me re co ge ré agora un poco, para hacer al gu na del las
[…] » 62.

Pa blos, se fai sant par in ter mit tence le porte- parole de Que ve do lui- 
même, ex prime une vi sion très cri tique sur la va leur poé tique, jugée
nulle, des com po si tions des aveugles, qui sont qua li fiées de « ne ce‐ 
dades  » (sot tises), «  sa ban di jas  » (fri vo li tés in con sé quentes), tan dis
que leurs au teurs sont trai tés de « des pe de za dores de vo ca blos y vol‐ 
tea dores de ra zones  » (dé pe ceurs de mots et de re tour neurs de
phrases). À cet égard, l’épi sode de la bourle de l’or don nance contre
les poètes vains et creux (« Premática del desengaño contra los poe‐ 
tas güeros, chirles y he benes  ») met l’ac cent avec hu mour et iro nie
sur les prin ci paux dé fauts for mels des ro mances vul gares  : com po si‐ 
tions ré pé ti tives, mo no to nie et pau vre té d’ex pres sion, voire usage ri‐ 
di cule de cer tains termes ré pé tés à l’envi 63. Cette cen sure qué vé‐ 
dienne fait écho à l’opi nion des cercles let trés de l’époque.

63

Pour tant, l’aveugle s’im pose comme per son nage lit té raire à part en‐ 
tière : ainsi, apparaît- il éga le ment sur les planches, comme fi gure co‐ 
mique ré cur rente dans les en tre meses (La in dus tria y la suerte de Luis
Alarcón ou Los pe li gros de la au sen cia de Lope de Vega 64). Le Fénix de
los In ge nios, ré no va teur gé nial du théâtre na tio nal es pa gnol est éga le‐ 
ment l’au teur de la co me dia in ti tu lée Pedro de Ur de ma las où un faux
aveugle est pré sen té comme «  poeta de obra grue sa  » (ou «  ri‐ 
mailleur »). Lope signe aussi un Me mo rial fus ti geant avec vio lence les
torts cau sés par les aveugles co ple ros, et ré cla mant au près du roi que
les forces de l’ordre fassent res pec ter les lois « afin que dis pa raisse ce
li gnage de gens bar bares, plus per ni cieux à l’Es pange que les gi tans
pour les quels on a si sou vent nommé des juges » (« para que así cese
este li naje bárbaro de gentes, más per ni cio so a España que los gi ta‐ 
nos, para quien tan tas veces se han nom bra do jueces »).

64

Cette re quête met en avant une nou velle fois la né ces si té pour la paix
ci vile de mettre fin aux dé bor de ments que peut en gen drer la pro li fé‐ 
ra tion des faux- aveugles pra ti quant la men di ci té ; mais l’in ter ven tion
de Lope ré vèle aussi son souci de pré ser ver l’au to ri té des textes mis à
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Todo el mundo me esté aten to
alar gan do las ore jas,
de ma ne ra que los hombres
mulos man che gos pa rez can;
dejen de men tir los sastres,
de pre su mir las mo zue las
de hilar y ar ro jar gar ga jos
las des co mu nales vie jas;
no es cu pan los fu ma dores,
y los bor ra chos con flema
estén con el vaso en mano
hasta caer en la tier ra;
cesen de ha blar los sol da dos
re fi rien do en las ta ber nas
las ba tal las y com bates
que ellos a su salvo in ven tan,
los ju ga dores de naipes
dejen las ba ra jas quie tas,
no sa can do va ti ci nios
de las vanas apa rien cias […].
En fin, re pi to me estén
todas las almas aten tas
y de hito en hito es cu chan do
con sen ti dos y po ten cias,
y su po nien do se preste
a mi man da to obe dien cia,
em pie zo mi relación. (vv. 1-18; 23-29)

Que tout le monde me prête at ten tion
en éti rant ses oreilles,
de sorte que les hommes
res semblent à des mu lets de la Manche ;
que les tailleurs cessent de men tir,
les jeu nettes de se pa va ner,
que cessent de filer et de cra cher
les im po santes vieilles;
que les fu meurs ne crachent pas,
et que les ivrognes pa res seux
res tent le verre à la main
jusqu’à s’écrou ler par terre ;
que les sol dats ferment leur cla pet
eux qui ra content dans les ta vernes
les ba tailles et les com bats
qu’ils in ventent dans leur in té rêt ;
que les joueurs de cartes
laissent tran quilles le tarot
et qu’ils cessent de pro nos ti quer
à par tir de vaines ap pa rences […].
En un mot, je le ré pète,
que tous tournent vers moi la tête,
pour écou ter de bout en bout
avec leurs cinq sens et toutes leurs fa cul tés,
et à sup po ser que l’on veuille bien
suivre mon com man de ment,
je com mence ici mon récit.

mal par les ri mailleurs pour aveugles qui abrègent les textes de co‐ 
mé dies à la mode et consti tuent une concur rence mal hon nête pour
les dra ma turges. Le débat au tour des cie gos co ple ros se joue donc à la
fois sur le plan po li tique et sur le plan moral et, d’une cer taine façon,
cultu rel.

El violín en can ta do
Le ro mance de cor del in ti tu lé « El violín en can ta do » 65 (Le vio lon en‐ 
chan té) pré sente un exorde in ter pel lant l’au di toire par une énu mé ra‐ 
tion de cas d’au di teurs fort co mique :

66

Cette évo ca tion bi gar rée d’un au di toire po pu laire ins crit d’em blée le
récit qui va suivre dans une at mo sphère fes tive et pi quante, or c’est
jus te ment d’une façon co mique qu’ont été per çus les his toires de
pícaros par le grand pu blic. Dans cette en trée en ma tière du plie go,
ap pa raît aussi clai re ment une af fir ma tion du yo («  je ») ano nyme de
l’aède, in car né par le ciego co ple ro, ou par qui conque in ter prè te ra la
com po si tion, qui peut rap pe ler en quelque sorte la façon dont les
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pre miers ré cits pi ca resques se fon daient pré ci sé ment sur une re ven‐ 
di ca tion du droit à la pa role et au récit (Lázaro, Guzmán, Pa blos). Il ne
s’agit ce pen dant pas d’une nar ra tion pseudo- autobiographique, mais
uni que ment d’une apos trophe vi sant à cap ter l’at ten tion de l’au di‐ 
toire.

Le récit lui- même campe l’anec dote à Gênes, cé lèbre pour ses ban‐ 
quiers, dont la for tune fa cile a été si sou vent raillée par les au teurs
pi ca resques, à com men cer par Que ve do 66, dans la ca ri ca ture du ban‐ 
quier bros sée dans le se cond livre du Buscón 67. L’in trigue, qui s’ap pa‐ 
rente à un apo logue co mique, met en pré sence un maître avare et un
valet stu pide, mais qui re fuse de per sé vé rer dans cet état pour
connaître une vie libre et plai sante ; ce pro jet de chan ge ment de sta‐ 
tut so cial est déjà en soi très si mi laire à la pos ture propre au pícaro,
animé d’un désir vain d’as cen sion dans la py ra mide so ciale.

68

In ter vient alors un nain sem blable au démon, qui lui offre la pos si bi li‐ 
té de réa li ser trois vœux, comme il est sou vent d’usage dans les
contes po pu laires. Contre toute at tente, la ré ponse du valet ne pa raît
guère à la hau teur des for tunes et dé lices que pour rait lui four nir pa‐ 
reille au baine mi ra cu leuse : il se contente de ré cla mer un arc et des
flèches, un vio lon fai sant dan ser ir ré sis ti ble ment, et le don d’ob te nir
tou jours l’as sen ti ment d’au trui. Ce héros qua li fié d’im bé cile fait alors
dan ser un usu rier juif jusqu’à ob te nir cent flo rins. On re trouve à cette
pé ri pé tie les al lu sions an ti sé mites ha bi tuelles liées à l’idée pro fon dé‐ 
ment an crée dans l’ima gi naire col lec tif vieux- chrétien que la ri chesse
des Juifs et crypto- judaïsants est la consé quence de pra tiques mal‐ 
hon nêtes, en par ti cu lier l’usure.

69

Aler té, le juge condamne le benêt à la peine de mort  ; mais notre
pícaro sup plie alors le tri bu nal de pou voir jouer du vio lon une der‐ 
nière fois avant de mou rir. Tous se mettent à dan ser et c’est fi na le‐ 
ment l’usu rier qui est condam né à mort pour recel. Le ton léger de
l’en semble cor res pond bien à la pers pec tive sa ti rique de bon nombre
de ré cits pi ca resques, et il est clair que der rière l’hu mour fa cile de ce
conte po pu laire, on peut voir une cri tique so ciale dans le goût des al‐ 
lu sions des au teurs pi ca resques dé non çant la cor rup tion des moeurs.

70

Der nier élé ment com mun avec la pers pec tive des li bros de pícaros, la
com po si tion se ferme par une vi gou reuse af fir ma tion de la vé ra ci té
du fait ex tra or di naire qui vient d’être re la té. Ar gu ment com mer cial
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bien connu des ven deurs de presse sen sa tion na liste, cette au then ti‐ 
ci té pré ten due du caso, ne trompe en réa li té per sonne, et il s’agit
d’une conven tion très proche de l’effet de réel re cher ché par les au‐ 
teurs adop tant le pro cé dé de l’au to bio gra phie en châs sée dans un
récit cadre qui ex plique com ment la confes sion du pícaro a pu être
édi tée.

El tío Pin ga jo y la tía Fan dan ga
La com po si tion in ti tu lée « El tío Pin ga jo et la tía Fan dan ga », se ca rac‐ 
té rise par une at mo sphère fes tive, pro pre ment ma dri lène, qui rap‐ 
pelle par bien des as pects les dif fé rents mondes dé peints dans le se‐ 
cond livre du Buscón, dont l’in trigue a pour cadre ex clu sif la ca pi tale
es pa gnole. Cette am biance tru cu lente du Ma drid des bas- fond
évoque aussi les œuvres de Fran cis co San tos comme Día y noche de
Ma drid, Per iquillo el de las gal li ne ras ou El Dia blo anda suel to ou le
livre à la fois cos tum bris ta et pi ca resque d’An to nio Liñán y Ver du go,
Avi sos y Guía de Fo ras te ros.

72

Il s’agit cette fois d’une sorte de pam phlet contre le ma riage, autre
thème tra di tion nel s’il en est de la ly rique po pu laire, puisque l’anec‐ 
dote re late les fian çailles gro tesques entre Pin ga jo et Fan dan ga, qui
se ront rom pues en rai son de la mi sère des deux vau riens, et de la
cuisse lé gère de la fian cée, qui court les bals ; fi na le ment leurs in con‐ 
sé quences donnent lieu à deux autres ma riages, cha cun de son côté,
tout aussi ri di cules les uns que les autres. Ce thème des ca la mi tés
liées au ma riage, gal vau dé tant par la tra di tion po pu laire que dans
une cer taine lit té ra ture éru dite, n’est pas sans rap pe ler le des tin pi‐ 
toyable de La zare, qui au terme de son récit de vie, se fé li cite d’avoir
épou sé la ser vante de l’Ar chi prêtre de San Sal va dor, qui entre chez
son maître de jour comme de nuit, ce qui laisse à en tendre que le
pro ta go niste se com plaît dans une pos ture in fa mante de mari trom pé
et com plai sant 68. On peut aussi y voir une ana lo gie avec les di verses
ten ta tives dé sas treuses de Pa blos pour par ve nir à conclure un ma‐ 
riage à son avan tage 69.

73

On re marque d’em blée dans le texte du plie go une re cherche sur les
so no ri tés ex pres sives et tru cu lentes, qui té moigne d’une écri ture lu‐ 
dique, à la façon d’un Que ve do ou d’autres poètes ba roques ayant
pra ti qué la sa tire po pu la ri sante (du genre des cé lèbres ro man cil los de
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Góngora dans le goût d’«  Her ma na Ma ri ca  »). Ces jeux ver baux
constants sont tout à fait ca rac té ris tiques d’une veine bien pré cise de
livre de pícaros da van tage in té res sés par la verve des bri gands, pros‐ 
ti tuées et ru fians que par la visée mo ra li sante des ré cits de ré demp‐ 
tion qu’adoptent au dé part les ou vrages mo dé liques du genre. C’est
ainsi que Pin ga jo et Fan dan ga rap pellent dans une cer taine me sure
les héros des nou velles api ca ra das de Cer van tès, comme Rin co nete y
Cor ta dillo, ou le ton de sa pièce Pedro de Ur de ma las.

La fin du chant en dia blé re la tant les mésa ven tures ma tri mo niales de
Pin ga jo et Fan dan ga dé bouche sur un en chaî ne ment de cou plets sans
trame nar ra tive avec un «  je » ano nyme sans aucun lien avec l’anec‐ 
dote pré cé dente, dans la tra di tion des sar tas de dis pa rates (ou « cha‐ 
pe lets d’ab sur di tés »). On trouve d’ailleurs de nom breuses com po si‐ 
tions bur lesques de ce type dans les fonds de plie gos vul gares. Dans
un re gistre tout à fait sem blabe à cette der nière, on peut citer « Las
conse cuen cias del lujo  » 70, pro ba ble ment plus ré cent (XX   siècle),
dans le quel la voix poé tique sug gère une lec ture mo ra li sante. Mais là
en core, il s’agit d’une conven tion d’écri ture sté réo ty pée, qui n’est
qu’une façon de s’au to ri ser un récit co casse.

75
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Dans ce cas aussi le sel de l’his toire est fondé sur un jeu ver bal, une
di lo gie cette fois, au tour du mot car re ra  : la pro ta go niste s’em presse
d’épou ser un pré ten dant qui se vante d’avoir fait des études (tener
car re ra), et dé couvre, trop tard, qu’elle a épou sé un cou reur cy cliste
qui a fait la course (autre sens de car re ra).

76

Ce mal en ten du, très simple, fait néan moins écho à bien des bourles
su bies par le pícaro qué vé dien dans sa phase d’ap pren tis sage, avant
qu’il ne de vienne à son tour ex pert dans le ma nie ment de la langue et
des dis cours ca rac té ris tiques des dif fé rents masques so ciaux.
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La va liente Es pi ne la
«  La va liente Es pi ne la  » consti tue un cas re pré sen ta tif des ré cits
d’aven tures de per son nages hors- normes, les femmes bra vaches
étant une ca té go rie tri ple ment mar gi na li sées  : d’abord parce qu’elles
sont femmes mais ne rentrent pas dans le car can de la mère au foyer
ou de la fille obéis sante –  femmes sol dats, aven tu rières, cri mi nelles
pas sion nelles –, en suite parce qu’elles se re trouvent mises au ban de
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la so cié té pour une rai son ou une autre, et enfin parce qu’elles ag‐ 
gravent leur mar gi na li sa tion par des for faits plus sor dides les uns que
les autres.

L’his toire ver si fiée de la vie d’Es pi ne la pré sente la par ti cu la ri té d’être
un récit à la pre mière per sonne, qui for mel le ment l’ap pa rente donc
da van tage à la struc ture nar ra tive de la pseudo- autobiographie du
récit pi ca resque ty pique.

79

La com po si tion s’ouvre par une in vo ca tion cos mique, faite par la pro‐ 
ta go niste en per sonne, pour se pla cer sous la pro tec tion de la Vierge
et des astres. Il s’en suit une ex hor ta tion adres sée à l’au di toire, en
guise de cap ta tio be ne vo len tiae, mais sous forme d’ad mo nes ta tion sé‐ 
vère, qui rap pelle da van tage le ton de la rhé to rique ser mon naire.
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La nar ra tion pro pre ment dite consti tue un vé ri table récit ab ovo, pré‐ 
ci sant d’abord le lieu de nais sance d’Es pi ne la, re la tant en suite son en‐ 
fance, sa courte sco la ri té, la perte des pa rents à quinze ans, l’af fir ma‐ 
tion d’un ca rac tère bien trem pé, qui la conduit à l’ap pren tis sage des
armes. Ce par cours de for ma tion rap pelle le dé ter mi nisme so cial qui
s’ins crit à l’orée de la plu part des ro mans pi ca resques de fac ture
pseudo- autobiographique.
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L’his toire évoque en suite une peine de cœur qui va faire bas cu ler la
vie de la pro ta go niste  : son amour pour Fabián Her re ra, qui la dé‐ 
daigne, va la conduire à prendre une ap pa rence mas cu line pour ac‐ 
com plir l’as sas si nat du bien- aimé in sen sible à ses sen ti ments ainsi
que de son amante, et prendre la fuite en di rec tion d’An te que ra. Ces
pé ri pé ties cri mi nelles, ty piques, nous l’avons dit, de tout un cou rant
du ro man ce ro vul gar, ont en com mun avec le monde pi ca resque le
fait de plon ger l’hé roïne dans le monde de l’illé ga li té, mais le pícaro se
contente en gé né ral de voler, trom per, ma ni pu ler et abu ser de la
confiance de ses vic times, au point que les crimes de sang sont ra ris‐ 
simes. Le cas de l’as sas si nat col lec tif du cro chete à Sé ville par Pa blos
et ses nou veaux com pères est à cet égard une ex cep tion qui confirme
la règle.
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La suite du récit d’Es pi ne la égrène les étapes de sa course éper due
pour fuir la jus tice : après un prin temps passé à Gre nade, elle change
d’iden ti té (comme l’avait fait maintes fois Pa blos), se fai sant ap pe ler
« Rai mun do » et dé bute une car rière de sol dat, qui tourne court après
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l’as sas si nat non pré mé di té d’un pay san. Ar ri vée à Mar bel la, Es pi ne la
est prise à par tie dans un tri pot, et la rixe qui s’en suit l’amène à nou‐ 
veau à com mettre trois meurtres. Elle évoque en suite une échauf fou‐ 
rée avec les forces de l’ordre dans les rues de Mar bel la et ra conte
com ment elle a connu une sorte de répit en par ta geant la vie des ruf‐ 
fians au près d’Ale jan dro  ; ce sou ve nir donne lieu à un mo ment d’at‐ 
ten dris se ment peu ha bi tuel dans ce genre de com po si tions.

La fin de l’équi pée a lieu à Rio gor do, lorsque Ale jan dro est tué par les
pou voirs pu blics, tan dis que la nar ra trice par vient à faire cin quante
bles sés avant d’être elle- même ap pré hen dée. C’est à ce stade du récit
d’Es pi ne la que se pro duit une re trans crip tion en style di rect des mots
de l’ac cu sée, comme si la com po si tion avait été éla bo rée à par tir de la
dé cla ra tion de la cri mi nelle. Sans tran si tion, fi gure en suite la sen‐ 
tence in fli gée par le tri bu nal à Es pi ne la, qui ter mine son récit par une
vaine in vo ca tion à la Vierge.

84

Avec un effet de rup ture nar ra tive très ca rac té ris tique de ce genre de
com po si tions, le récit à la pre mière per sonne d’Es pi ne la cède la place
à la voix du ciego co ple ro, qui prend la pa role pour ad mo nes ter l’au di‐ 
toire dans un envoi final édi fiant, qui évoque de ma nière éva sive la
mise à mort de la pro ta go niste, et met en garde l’au di toire contre les
dé rives d’une mau vaise édu ca tion dans une ex hor ta tion fi nale au ton
tre men dis ta.

85

Me mo rias del ver du go de la
Inquisición de Ma drid
Le der nier cas exa mi né dans le cadre de cette étude est de loin beau‐ 
coup moins fré quent. Il s’agit d’un récit en prose, cette fois, pré sen té
comme la confes sion au then tique d’un bour reau de l’In qui si tion.

86

Il convient de rap pe ler que tout un pan de la lit té ra ture de cor del
com prend des contrac tions d’œuvres lit té raires sa vantes, mises à la
por tée de lec teurs moins aguer ris, dans des ver sions non au to ri sées
(en par ti cu lier les textes de pièces de théâtre à la mode) ou des ver‐ 
sions abré gées très éloi gnées des ori gi naux 71.
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Parmi les plie gos de cor del ins pi rés des livres de pícaros, il convient de
men tion ner un plie go par ti cu liè re ment ré vé la teur du suc cès po pu‐
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laire de cette lit té ra ture, in ti tu lé « À qui [sic] co mien san las bodas del
pícaro Guzmán de Al fa rache, con la pícara Jus ti na Díez de Vil la dem‐ 
bor las » 72 (« Ici com mencent les épou sailles du pícaro Guz man d’Al fa‐ 
rache avec la pícara Jus tine Díez de Vil la dem bor las ». Cette com po si‐ 
tion a déjà fait l’objet d’une ré cente étude ex trê me ment éclai rante de
Luc Torres, qui met au jour, no tam ment, les dif fé rents ni veaux d’in‐ 
ter tex tua li té (lit té rale et sty lis tique) entre la com po si tion et di vers
épi sodes ar chi con nus de la fa mille pi ca resque, qui pour l’au teur ano‐ 
nyme com prend Cé les tine et Don Qui chotte 73.

À la dif fé rence de cette com po si tion ba roque, mi- parodique, mi- 
sérieuse, la «  Confesión de un ver du go de la Inquisición  » 74

(« Confes sion d’un bour reau de l’In qui si tion ») se pré sente comme un
té moi gnage au then tique sans iro nie ap pa rente. Alors qu’il s’agit d’une
ver sion à l’évi dence plu tôt ré cente, la com po si tion adopte vi si ble ment
des marques ar chaï santes pour faire croire à une au then ti ci té his to‐ 
rique re mon tant à l’époque où l’In qui si tion était par ti cu liè re ment re‐ 
dou tée. Et pour ac cen tuer l’effet de vrai sem blance, le récit est pré cé‐ 
dé d’une no tice, at tri buée à Ca mi lo E. Es truch 75, in di quant qu’il s’agit
d’un ma nus crit an cien trou vé au Mar ché aux Puces de Ma drid, un
pro cé dé qui rap pelle non seule ment le Qui chotte, mais bien des li bros
de pícaros.

89

La nar ra tion re prend fi dè le ment cette fois le moule de la fic tion
pseudo- autobiographique pour faire le récit d’in fa mie du nar ra teur et
pro ta go niste, qui se pré sente d’em blée comme un être mis au ban de
la so cié té, et dont le seul choix a été de se sou mettre à une condi tion
plus in fa mante en core en ac cep tant de de ve nir bour reau pour le tri‐ 
bu nal de l’In qui si tion. Le récit est trans crit in té gra le ment, et se ter‐ 
mine par la si gna ture du do cu ment daté fic ti ve ment : « Ma drid, 18 de
Agos to de 1696.– Mar cos Za pa ta, eje cu tor del Santo Ofi cio ».

90

Fai sant acte de contri tion, le nar ra teur com mence par s’ac cu ser de
bien des dé fauts : après avoir men tion né la bonne édu ca tion reçue de
ses pa rents dans une sorte de contrac tion ex trême de l’évo ca tion des
ori gines du pícaro, il ex plique que son ca rac tère fou gueux (« carácter
im pe tuo so ») l’avait néan moins pous sé à s’adon ner aux pires vices, le
jeu, l’al cool et les femmes, et à pra ti quer des rè gle ments de compte à
l’arme blanche (« Fui pen den cie ro, me tién dome en lances pe li gro sos,
en los que salían a re lu cir con fre cuen cia dagas y es pa das » 76).
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Après avoir campé ce décor ini tial, le récit men tionne l’élé ment dé‐ 
ter mi nant dans le par cours de dé chéance so ciale du nar ra teur  : une
ba garre dans une ta verne tourne mal, et il tue un homme d’un coup
donné en traître dans le dos. Alors qu’il se re trouve condam né à mort
par la jus tice, la mort sou daine du bour reau amène le tri bu nal à com‐ 
muer sa peine en lui pro po sant cette place, ô com bien in fâ mante,
pour avoir la vie sauve : « Acep té sin va ci lar tan hor rible cargo, pre fi‐ 
rien do mi salvación a costa de mi in fa mia » 77.
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Le nar ra teur pré tend par cette confes sion, se faire par don ner les
atro ci tés com mises dans le cadre de cette fonc tion bar bare (« Hube
de ejer cer mi pa vo ro sa misión, mu ti lan do, que man do, tor tu ran do,
des cuar ti zan do y de sol lan do a mu chos conde na dos por los im pla‐ 
cables in qui si dores » 78), en rai son de la cruau té du mo narque Car los
II « El He chi za do » (« L’En sor ce lé »). Le ta bleau ter ri fiant des actes de
tor ture et de bar ba rie com mis par l’In qui si tion cor res pond bien à
l’image dé gra dée de ce Tri bu nal. Le Saint- Office, en core en vi gueur
en Es pagne jusqu’en 1834, a été fé ro ce ment cri ti qué y com pris de l’in‐ 
té rieur, du temps des pen seurs éclai rés du Siècle des Lu mières in‐ 
fluen cés par la Lé gende Noire di vul guée en Eu rope contre les atro ci‐ 
tés, en grande par tie exa gé rées par les po lé mistes étran gers, at tri‐ 
buées à l’In qui si tion es pa gnole, vue comme une jus tice d’un autre âge.

93

Le texte du plie go se pour suit par une énu mé ra tion cir cons tan ciée
des dif fé rents ac cu sés exé cu tés par le nar ra teur, avec force dé tails
his to riques  : Juan Fon chei ro, ac cu sé de so do mie, tor tu ré et exé cu té
par stran gu la tion  ; un curé, D. Cosme Val de ma ta, ac cu sé d’hé té ro‐ 
doxie, tor tu ré puis conduit au bû cher ; un pay san, ori gi naire de Fre‐ 
ge nal de la Sier ra, Matías Pas cua lote, tor tu ré et pendu pour avoir
blas phé mé ; un cou reur de nonnes, le noble Gas ton de Aceis to, tor tu‐ 
ré et dé ca pi té  ; un vieillard sé nile pé ro rant des in sa ni tés contre le
cler gé et l’Etat, tor tu ré et condam né au bû cher ; un homme ja loux qui
avait poi gnar dé sau va ge ment sa femme en ceinte, nommé To ri bio
Unguía, etc.
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L’in ten tion na li té cri tique, an ti clé ri cale et anti- obscurantiste, propre
aux bou le ver se ments du XIX  siècle ap pa raît clai re ment dans la jus ti‐ 
fi ca tion fi nale du pícaro ver du go re pen ti, s’adres sant aux gé né ra tions
fu tures, c’est- à-dire aux lec teurs et au di teurs contem po rains du plie‐ 
go :
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Estos lúgubres apuntes los trans mi to a las ge ne ra ciones ve ni de ras
como enseñanza, como mues tra de las bárbaras sen ten cias de
muerte eje cu ta das en mi tiem po, ema na das de las leyes que confec‐ 
cio na ron los le gis la dores a quienes, sin em bar go, citan cier tos his to‐ 
ria dores denominándolos mo de los de sabiduría 79.
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L’ana chro nisme de cette pro jec tion dans le futur de la lec ture his to‐ 
rio gra phique des pra tiques in qui si to riales tra hit la fi na li té du ou des
vé ri tables au teurs de cette fausse confes sion, et rompt la co hé rence
fic tion nelle si bien char pen tée au début du plie go.
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Ces mé moires du bour reau de l’In qui si tion sont aux an ti podes de
l’autre cas de plie go pi ca resque du début du XVII  siècle, fes tif et lu‐ 
dique. Les deux re la ciones en prosa illus trent en tout cas deux in ter‐ 
pré ta tions op po sées de la fic tion pi ca resque  ; la com po si tion lé gère
et hu mo ris tique, adop tant le re gard sar cas tique et le lan gage sa vou‐ 
reux des pícaros, pour épin gler avec ma lice les dé fauts de l’époque,
ou le récit édi fiant d’une dé chéance à faire se dres ser les che veux sur
la tête qui pré sente le pícaro comme un épou van tail des ti né à faire
fuir les braves gens et les in ci ter à res ter dans le droit che min en se
sa tis fai sant de leur sort, tout en dé non çant, ici ou là, des pra tiques
scan da leuses té moi gnant de la dé chéance de la so cié té.
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Une for mule de Be ni to Pérez Galdós, dans l’in ci pit de son roman na‐ 
tu ra liste Mi se ri co ri dia, sou ligne la fas ci na tion cu rieuse qu’exerce l’art
po pu laire, qu’il soit ar chi tec tu ral ou poé tique  : par lant du clo cher
d’une église ma dri lène, il le qua li fie d’«  aussi laid et vul gaire qu’un
feuillet d’ale luya ou que les ro mances de l’aveugle » (« feo y pe destre
como un plie go de ale luyas o como los ro mances del ciego  » 80). Il
faut y lire une grande af fec tion et un goût ro man tique pro non cé pour
cette beau té « mons trueuse »  : car bien que mar gi na li sés, les ré cits
chan tés par les aveugles hantent bien des ro mans mo dernes qui se
ré clament, jus te ment, de l’hé ri tage pi ca resque des grands au teurs du
Siècle d’Or.
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Le do maine des plie gos de cor del est un vaste champ d’in ves ti ga tion
en core in suf fi sam ment ex ploi té dans une pers pec tive lit té raire, alors
qu’il pré sente pour tant un re flet dif forme mais ré vé la teur de l’évo lu‐ 
tion de la grande lit té ra ture.

100



Avatars populaires de la littérature picaresque : récits de vie « à la marge » dans les pliegos de cordel
(Espagne, XVIIe- XIXe siècles)

1  Sur la concep tion trans gé né rique de la no tion de pi ca resque, voir Clau dio
GUILLÉN, Li te ra ture as sys tem, Prin ce ton, Prin ce ton Uni ver si ty Press, 1971
(en par ti cu lier « To ward a de fi ni tion of the Pi ca resque » [1961], p. 71-106, où
l’au teur dis tingue no tam ment mythe pi ca resque et roman pi ca resque). Pour
une vi sion de syn thèse por tant sur l’évo lu tion des dé fi ni tions don nées à
genre pi ca resque dans la lit té ra ture en prose en Es pagne, on se re por te ra à
l’étude de Fer nan do CABO ASE GUI NO LA ZA, El concep to de gé ne ro y la li te‐ 
ra tu ra pi ca res ca, San tia go de Com pos te la, Uni ver si dade de San tia go de
Com pos te la, 1992.

2  María Cruz GARCÍA DE ENTERRÍA, Li te ra tu ras mar gi na das, Ma drid,
Playor, 1983, p. 11 : « [...] li te ra tu ra mar gi na da es li te ra tu ra pero está pues ta a
un lado, se ha pre te ri do, se ha hecho caso omiso de ella como tal li te ra tu ra,

D’une cer taine façon, l’aveugle et ses ro mances de cor del pré cèdent le
roman pi ca resque, et ce sont d’abord les au teurs pi ca resques qui ont
usé et abusé de la fi gure em blé ma tique de l’aveugle am bu lant col por‐ 
teur de chants, de ré cits his to riques, de re mèdes et autres bon dieu‐ 
se ries.
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Mais en se pen chant sur le conte nu même d’une part du ré per toire
des cie gos co ple ros, on per çoit plus ou moins di rec te ment les échos
de la mou vance pi ca resque sur le sup port éphé mère, banal et rustre
de ces ar tistes de la voix et du son qui ont contri bué à fa çon ner l’ima‐ 
gi naire col lec tif des Es pa gnols des villes et des cam pagnes pen dant
près de cinq siècles.
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On en tre voit tout le pa ra doxe de l’es thé tique du plie go de cor del qui
re joint aussi la pos ture fon da trice ambiguë du récit pseudo- 
autobiographique du pícaro : ces deux formes lit té raires ont en com‐ 
mun un rap port grin çant et dé rou tant avec la réa li té du lec teur/au di‐ 
teur et, sous cou vert de conven tions mo ra le ment et so cia le ment ac‐ 
cep tées, toutes deux en ap pellent à un dé cryp tage sans conces sion
des ab sur di tés du monde. Si une lec ture au pre mier degré peut faire
croire à un type de lit té ra ture sim pliste, voire sim plet, une ana lyse at‐ 
ten tive des textes et en par ti cu lier des gloses qui ac com pagnent les
chants lors qu’ils sont in ter pré tés de façon tra di tion nelle, ré vèle toute
la part de sub ver sion la tente dans cette lit té ra ture po pu laire en ap pa‐ 
rence conven tion nelle et mo ra li sa trice.
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está apar ta da del campo del es tu dio de la li te ra tu ra por vo lun tad de otros. »
(« La lit té ra ture à la marge est de la lit té ra ture, mais elle est mise à l’écart,
on l’a igno rée, omise en tant que lit té ra ture, elle est re je tée du champ
d’étude de la lit té ra ture par une vo lon té ex té rieure. » Les tra duc tions de ci‐ 
ta tions es pa gnoles sont de nous, sauf men tion contraire ; elles se ront tou‐ 
jours in di quées en note.)

3  Paul ZUM THOR, In tro duc tion à la poé sie orale, Paris, Édi tions du Seuil,
1983, p. 27-29.

4  À pro pos du pro ces sus bien étu dié d’ora li sa tion des sup ports im pri més
de col por tage et de leur dé li cate prise en compte dans les ca ta logues de ro‐ 
mances, on pour ra consul ter no tam ment l’in tro duc tion à un re cueil re flé‐ 
tant la tra di tion contem po raine de la ré gion de Gre nade à par tir d’une en‐ 
quête de ter rain à l’ini tia tive d’un groupe de socio- linguistes  : María Luisa
ES CRI BA NO PUEO, Tadea FUENTES VÁZQUEZ, E. GÓMEZ- VILLALBA BAL‐ 
LES TE ROS et An to nio RO ME RO LÓPEZ, Ro man ce ro gra na di no de tradición
oral. Se gun da flor, Gra na da, Uni ver si dad de Gra na da, 1995, p. 9-17. On pour‐ 
ra éga le ment voir l’étude d’un exemple concret par Cé cile IGLE SIAS, «  La
oralización de un plie go de cor del: los dis tin tos gra dos de estilización poé ti‐
ca de las dos Ba ra jas », Ca hiers du P.R.O.H.E.M.I.O., (Ora li té, his toire, écri‐ 
ture : réa li sa tions et pers pec tives. Actes de la Jour née d'étude du 15 dé cembre
1995, Uni ver si té d'Or léans) (Dir. Ángel Igle sias Ove je ro), 1, 1996, p. 67-84.

5  Flor SA LA ZAR, «  Una canción recóndita y he re da da: el ro man ce ro vul‐ 
gar », An thro pos, n° 166-167, mayo- agosto 1995, p. 67-71 . Cette cher cheuse
du Se mi na rio Me nén dez Pidal a par ailleurs co or don né un vaste ca ta logue
in dexé de ro mances de cie gos tra di tio na li sés ou ora li sés : Flor SA LA ZAR (Éd.),
El ro man ce ro vul gar y nuevo, Ma drid, Fundación Ramón Me nén dez Pidal –
Uni ver si dad Com plu tense, 1999.

6  Julio CARO BA RO JA, En sayo sobre la li te ra tu ra de cor del, Ma drid, Re vis ta
de Oc ci dente, 1969. Plus tard il in sis te ra sur l’im por tance de la lit té ra ture de
col por tage dans le main tien et l’évo lu tion des formes tra di tion nelles de
culture orale dans En sayos sobre la cultu ra po pu lar española, Ma drid, Dosbe,
1979.

7  Julio CARO BA RO JA, Ro mances de cie gos (1966), Ma drid, Tau rus, 1980,
p. 7-8.

8  Jean- François BO TREL, «  Les aveugles col por teurs d’im pri més en Es‐ 
pagne », p. 417-482 in Mé langes de la Casa de Velázquez, t. IX, Paris, Édi tions
de Boc card, 1973  ; «  Les aveugles col por teurs d’im pri més en Es pagne. II  :
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Des aveugles consi dé rés comme Mass- Media », p. 233-271 inMé langes de la
Casa de Velázquez, t. X, Paris, Édi tions de Boc card, 1974 ; « La lit té ra ture du
peuple dans l’Es pagne contem po raine. Bilan et orien ta tions de re cherches »,
p. 277-300 inClases po pu lares, cultu ra, educación. Si glos XIX- XX (Co lo quio
hispano- francés. Casa de Velázquez, Ma drid, 15-17 de junio, 1987), Ma drid,
Casa de Velázquez- UNED, 1989.

9  Joaquín MARCO, Li te ra tu ra po pu lar en España en los si glos XIX- XX
(Aproximación a los plie gos de cor del), Ma drid, Tau rus, 1977, 2 vols.

10  Luis DÍAZ VIANA, Pa la bras para ven der y can tar: li te ra tu ra po pu lar en la
Cas tilla de este siglo, Val la do lid, Ámbito, 1987, p. 33.

11  M. C. GARCÍA DE ENTERRÍA, Li te ra tu ras mar gi na das..., p. 7-48. Évo quant
le dis cré dit phi lo lo gique qu’a connu cette forme de pro duc tion pa ra lit té‐ 
raire, l’au teur pré cise p. 11  : « Las li te ra tu ras mar gi na das de si gnan [...] esas
obras li te ra rias que han sido co lo ca das al mar gen de la Li te ra tu ra, pero si‐ 
guen ahí, a pesar de que han sido ol vi da das, cuan do no des pre cia das, por
aquel los que de ci den quiénes –qué au tores– y cuáles –qué obras– pue den y
deben atraer la atención de críticos, es tu diantes y lec tores. » (« Les lit té ra‐ 
tures à la marge dé si gnent [...] ces œuvres qui ont été pla cées en marge de la
Lit té ra ture, mais qui sont tou jours là, bien qu’elles aient été ou bliées, quand
elles n’ont pas été mé pri sées, par ceux qui dé cident qui (quels au teurs) et
quoi (quelles oeuvres) peuvent et doivent at ti rer l’at ten tion des cri tiques,
des étu diants et des lec teurs. »)

12  Pilar GARCÍA DE DIEGO, « Plie gos de cor del », Re vis ta de Dialectología y
Tra di ciones Po pu lares (RDTP), XXVII, fas ci cule 1, 1971, p.  123-164 et fasc. 2,
p. 371-409 ; XX VIII, 1972, fasc. 1, p. 157-188 et fasc. 2, p. 317-360 ; XXIX, 1973,
fasc. 1, p. 235-275 et fasc. 2, p. 473-515.

13  Fran cis co AGUI LAR PIÑAL, Ro man ce ro po pu lar del siglo XVIII, Ma drid,
C.S.I.C., 1972. L’au teur y éta blit un pré cieux index des plie gos vul gares
consul tables en Es pagne, au Por tu gal et en France, à par tir d’un dé pouille‐ 
ment sys té ma tique d’une quin zaine de bi blio thèques ma jeures.

14  An to nio RODRÍGUEZ MOÑINO, Dic cio na rio bibliográfico de plie gos suel‐ 
tos poé ti cos (s. XVI), Ma drid, Cas ta lia, 1970 et Ma nual de can ciones y ro‐ 
mances del siglo XVII, Ma drid, Cas ta lia, 1977. Près de trente ans après sa
mort en 1970 est paru le Nuevo dic cio na rio bibliográfico de plie gos suel tos
poé ti cos (siglo XVI), dans une édi tion cor ri gée et ac tua li sée par Ar thur L. F.
As kins et Víctor In fantes, Ma drid, Cas ta lia, 1997.
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15  Accès au ca ta logue des plie gos de cor del de la Fon da tion Joaquín Díaz : ht
tp://www.fun j diaz.net/plie gos0.cfm.

16  Isa bel SE GU RA SO RIA NO, Éd. et notes, Ro mances de señoras. (Selección
de ro mances de ciego re la ti vos a la vida, cos tumbres y pro pie dades atri bui das
a las señoras mu jeres), Bar ce lo na, Alta Fulla, 1981 et Ro mances hor ro ro sos.
(Selección de ro mances de ciego que cuen tan crímenes verídicos, atro ci dades y
otras mi se rias hu ma nas), Bar ce lo na, Alta Fulla, 1984.

17  Joaquín DÍAZ, Co plas de cie gos. Antología, Val la do lid, Ámbito, 1992  ; El
ciego en sus co plas. Selección de plie gos en el siglo XIX, Ma drid, Es cue la Libre
Edi to rial / Fundación Once (Le tras di fe rentes), 1996. Ce spé cia liste du folk‐ 
lore, qui est avant tout eth no mu si co logue, s’est rendu cé lèbre par ses an‐ 
tho lo gies dis co gra phiques dans les an nées 70, dont cer taines mettent l’ac‐ 
cent sur la tra di tion issue du ro man ce ro vugar : De la pi ca res ca tra di cio nal,
Ma drid, Mo vie play, 1970  ; Ro mances tru cu len tos, Ma drid, Mo vie play, 1975.
Parmi ses pro duc tions ré centes, on pour ra se re por ter au CD, ac com pa gné
des trans crip tions des textes in ter pré tés mu si ca le ment à la façon des
aveugles col por teurs : Música en la calle, Val la do lid, Fundación Joaquín Díaz,
2003.

18  Luis DÍAZ VIANA (Coord.), Pa la bras para el pue blo, édi tion pré pa rée par
Ara ce li Ro di no López, Pilar Martínez Olmo, Car men Ortiz García, Cris ti na
Sánchez Car re to, Ma drid, CSIC, 2000-2001, 2 vols. Le pre mier vo lume,
Aproximación ge ne ral a la li te ra tu ra de cor del, com prend no tam ment une
série de contri bu tions sur le lien entre plie gos de cor del et culture po pu laire,
dont une syn thèse éclai rante de Luis DÍAZ VIANA, « Se ven den pa la bras: los
plie gos de cor del como medio de transmisión cultu ral  », p.  13-38, ainsi
qu’une mise en pers pec tive ré ac tua li sée de la lit té ra ture de col por tage
comme genre à part en tière, de Jean- François BO TREL, « El gé ne ro de cor‐ 
del », p. 41-69. Le se cond vo lume, La colección de plie gos del CSIC: Fon dos de
la Im pren ta Her nan do, pré sente une série de tra vaux théo riques en lien avec
le ca ta lo gage de ce fonds conser vé par l’équi valent es pa gnol du CNRS et
four nit une re pro duc tion fac- similée d’un échan tillon re pré sen ta tif de cette
im pri me rie ma dri lène parmi les der nières à s’être consa crée à la pu bli ca tion
de plie gos suel tos (Voir la pré sen ta tion de Luis DÍAZ VIANA, « Li te ra tu ra de
cor del sin com ple jos: La última gran edi to rial de di ca da a la publicación de
plie gos », p. 225-226).

19  Fran cis co MEN DO ZA DÍAZ- MAROTO, Pa no ra ma de la li te ra tu ra de cor del
española, Ma drid, Ol le ro & Ramos, 2000.

http://www.funjdiaz.net/pliegos0.cfm


Avatars populaires de la littérature picaresque : récits de vie « à la marge » dans les pliegos de cordel
(Espagne, XVIIe- XIXe siècles)

20  La mode édi to riale du ro man ce ro s’amorce avec la pu bli ca tion du Can‐ 
cio ne ro ge ne ral (Va lence, 1511), qui coïn cide avec la dif fu sion des pre miers
plie gos suel tos poé tiques  ; elle per dure sous forme de vastes com pi la tions
jusqu’au Ro man ce ro ge ne ral (Ma drid, 1601, 1603, 1604), quoique le goût pour
les ro mances an ciens et éru dits des com pi la teurs se ma ni feste en par ti cu lier
dans l’édi tion du Can cio ne ro de ro mances édité par Martín Nucio à An vers
(1550) et de la Silva de ro mances (pu bliée en trois par ties, et dans des ver‐ 
sions dif fé rentes entre 1550 et 1552), sommes ro man cis tiques qui se ront ré‐ 
édi tées à de mul tiples re prises tout au long du se cond Siècle d’Or. Voir
l’étude ap pro fon die et no va trice consa crée à l’évo lu tion des édi tions de ro‐ 
man ce ros : Mario GAR VIN, Scrip ta manent. Hacia una edición crítica del ro‐ 
man ce ro im pre so (siglo XVI), Frank furt/Ma drid, Ver vuert/Ibe roa me ri ca na,
2007.

21  Au seuil de son étude, qui re ven dique l’ana lyse du ro man ce ro viejo du
XVI  siècle comme genre écrit, Mario Gar vin in siste pré ci sé ment sur la vi‐ 
sion dé for mante que les com pi la teurs de la tra di tion orale des XIX  et
XX   siècles ont pro je tée sur l’ora li té poé tique du Moyen Âge et du Siècle
d’Or, ra di ca le ment in ac ce sible au cher cheur, et pour la quelle les re cons ti tu‐ 
tions par tielles, ap proxi ma tives et faus sées à par tir des té moi gnages écrits
conser vés sont tou jours ha sar deuses. Voir  : M. GAR VIN, Scrip ta manent...,
p. 18-20.

22  «  Ro mance de una muger que parió tre zien tos y se ten ta hijos  », Rosa
gen til, f.  liiii  v° dans  : Juan TI MO NE DA, Rosas de Ro mances (Va len cia, 1573),
Éd. An to nio Rodríguez Moñino y Da niel De vo to, Va len cia, Cas ta lia, 1963.
Cette com po si tion, ca rac té ris tique des casos re la tant faits di vers hor ribles,
ca tas trophes na tu relles et ca la mi tés di verses ou phé no mènes sur na tu rels
ou mons trueux, est in sé rée entre l’illustre et an cien « Ro mance de Se vil la »
et une com po si tion his to rique in ti tu lée «  Ro mance de don Ma nuel de
León » ; cette in ser tion in co hé rente vu la thé ma tique gé né rale du re cueil, à
to na li té plu tôt épique et glo rieuse, peut être le fait d’une simple né gli gence
au mo ment de re pro duire un plie go où la nar ra tion du « phé no mène » était
pro ba ble ment im pri mée à la suite de celui des amours de Se vil la (per son‐ 
nage fé mi nin), comme c’était sou vent le cas pour com plé ter la der nière page
d’un plie go.

23  « Ro mance muy bi zar ro, com pues to pour un muy afa ma do Birlo, en el
cual se com pren den mu chos vo ca blos ru fia nes cos », Rosa de amores, f. lx viii
v°-lxx v° dans  : J. TI MO NE DA, Rosas de ro mances... Ce ro mance au lan gage
pi ca resque pré fi gure en quelque sorte les jácaras que com po se ra plus tard
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Fran cis co de Que ve do en fai sant cor res pondre le ru fian Escarramán, de puis
sa pri son, et sa fian cée vo lage, la Mén dez, ainsi qu’une ri bam belle de ru fians
de tout poil. Voir l’en semble des jácaras de Fran cis co de QUE VE DO, Poesía
ori gi nal com ple ta, Éd. José Ma nuel Ble cua, Bar ce lo na, Pla ne ta, 1996, n° 849-
864, p. 1119-1173.

24  M. C. García de Enterría exa mine en dé tail un plie go édité en 1595, qui
pré sente déjà toutes les ca rac té ris tiques des ré cits de faits di vers sor dides
du ro man ce ro vul gar qui se ront lé gion au siècle sui vant : « Caso or rible [sic]
y es pan to so su ce di do a veynte y un dias del mes de Março deste año de mil
y qui nien tos y no ven ta y cinco, que trata del re gu ro so [sic] cas ti go que Jesú
Chris to nues tro Señor per mi tio que vi niesse contra un mal Chris tia no,
porque me nos pre ciaua y bur la za de la Bula y Ju bi leos cuen tase de como los
de mo nios hi zie ron Jus ti cia del. Com pues tas [sic] por Be ni to Car ras co ve zi no
de Avila, y con li cen cia im pres so en Bar ce lo na en este año de 1595. Con un
ro mance nuevo de Lope de Vega es muy gra cio so.  » M. C. GARCÍA DE
ENTERRÍA, Li te ra tu ras mar gi na das..., p. 68-78.

25  Voir la re pro duc tion fac si mi lée de la pre mière page du plie go « Ro mance
del Mar qués de Man tua [...] com pues to por Marco Pérez », édité à Va lence,
en 1597 et re pro duite dans les an nées 1734-1765, par l’im pri me rie Cosme
Gran ja, dans  : F. MEN DO ZA DÍAZ- MAROTO, Pa no ra ma de la li te ra tu ra de
cor del..., p. 95.

26  Voir par exemple J. CARO BA RO JA, Ro mances de cie gos, p.  17-20, n°1,
« Canción nueva de Ge ri nel do »  : il s’agit d’une ver sion re tra vaillée du cé‐ 
lèbre ro mance an cien, édi tée à Val la do lid, Im pren ta de San ta rén, en 1851.

27  « Res pon so rio de San An to nio », ver sion chan tée et texte de plie go édité
par : J. DÍAZ, Música de la calle..., n° 3, li vret, p. 22.

28  « El Des per ta dor es pi ri tual. / Cu rio so ro mance, / en el que se es pre san
[sic] / las voces con que se ha de des per tar al pe ca dor, que por su gran des‐ 
di cha está dur mien do en el pe ca do », plie go en deux par ties, 8 f., Ma drid, s.
éd., 1875, re pro duit en fac- simil dans : J. DÍAZ, Co plas de cie gos..., p. 61-68.

29  « Co plas de la ba ra ja para can tar a lo di vi no » (pré cé dé de « La di vi na pe‐ 
le gri na »), Ma drid, J. M. Marés, 1847 (plie go consul té à la Bi blio thèque Na tio‐ 
nale de Ma drid. Cote : U-11169, n°201). Cette com po si tion est pas sée dans la
tra di tion orale de nom breuses ré gions d’Es pagne, en par ti cu lier comme
chant du Jeudi Saint. Il en existe une ver sion plus com plexe nar ra ti ve ment,
«  La ba ra ja del sol da do Ri carte  ». Voir à ce pro pos  : C. IGLE SIAS, «  La
oralización de un plie go de cor del... », p. 67-84.
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30  « Mi la gros del Ángel de la Guar da », ver sion chan tée et texte de plie go
édité par : J. DÍAZ, Música de la calle..., n° 6, li vret, p. 26-27.

31  ANO NYME, La vida de La za rillo de Tormes / La vie de La za rillo de Tor‐ 
més, Trad. et in trod. de Ber nard Sésé, éd. bi lingue, Paris, Gal li mard, 1994,
Trai té I, p. 96-100.

32  « Dime cómo te lla mas y te diré cómo eres », ver sion chan tée et texte de
plie go édité par J. DÍAZ, Música de la calle..., n° 2, li vret, p. 21.

33  Fran cis co de QUE VE DO, La vida del Buscón lla ma do don Pa blos, Éd. Do‐ 
min go Ynduráin, Fer nan do Lázaro Car re ter [1980], Ma drid, Cátedra, 2005,
III, 5-10, p.  249-308  : pour ac cé der au rang so cial au quel il as pire, Pa blos
tente de sé duire d’abord la fille de l’au berge où il ré side après un sé jour en
pri son, en se fai sant pas ser pour un riche ren tier, don Ra mi ro de Guzmán,
puis il cherche à conclure un ma riage avan ta geux sous le nom de don Fe lipe
Tristán, gé né reux et ga lant gen til homme, avant de de ve nir cou reur de
nonnes (galán de mon jas), puis de de ve nir, au sein d’une troupe de co mé‐ 
diens am bu lants, l’amant de la femme du di rec teur de la com pa gnie, avec sa
bé né dic tion  ; à la suite de ces échecs de sé duc tion et dans la lo gique de
cette dé chéance sur le plan amou reux, il se re trou ve ra fi na le ment en
concu bi nage avec la pros ti tuée de Sé ville «  La Gra jales  », comble du
déshon neur ma tri mo nial.

34  « Las fal tas de los hombres / sa ca das a re lu cir por un congre so de mu‐ 
jeres de ex pe rien cia, / a fin de que las mu cha chas ca sa de ras sepan de que
[sic] de fec tos / ado le cen y como se han de condu cir con ellos. / Van al fin
unos tro vos de amor », plie go de 4 f., im pri mé sans men tion de lieu d’édi tion,
im pri me rie « El Aba ni co », sans date d’édi tion, re pro duit en fac- simil dans :
J. DÍAZ, Co plas de cie gos..., p. 115-118. Ver sion chan tée et texte de plie go édité
par : J. DÍAZ, Música en la calle..., n° 7, li vret, p. 28-29.

35  « Vir tudes del cagar. Nuevo dis cur so pro nun cia do en la Cátedra ca ga to ra
de la Uni ver si dad de En su la man ca: por Ma ca rio Cagón », Reus, Librería Juan
Grau, s. d., texte édité par : J. DÍAZ, El ciego y sus co plas. Selección de plie gos
en el siglo XIX, Ma drid, Es cue la Libre Edi to rial, 1996, p. 103-111.

36  F. de QUE VE DO, El Buscón…, I, 5, p. 145-148 : il s’agit du cé lèbre épi sode
de bi su tage que subit Pa blos de la part de ses com pa gnons de cham brée, qui
par viennent à lui faire croire qu’il s’est lais sé aller dans son lit, alors qu’il
s’agit d’une farce par ti cu liè re ment gros sière. Cette ex pé rience hu mi liante
« ré gres sive » marque en réa li té dans une lec ture car na va lesque du Buscón



Avatars populaires de la littérature picaresque : récits de vie « à la marge » dans les pliegos de cordel
(Espagne, XVIIe- XIXe siècles)

l’épreuve ini tia tique dé ter mi nante qui fait pas ser le pro ta go niste du côté
des pícaros aver tis au lieu d’en être la vic time.

37  E. MA CAYA TRE JOS, « El La za rillo de Tormes: La evolución pi ca res ca y la
co mi ci dad  », Re vis ta de Filología y Lingüística de la Uni ver si dad de Costa
Rica San José, 1983, vol. 9, n 1, p. 123-134.

38  Entre autres ver sions im pri mées de l’his toire de Diego Cor rientes, on
peut citer : « Canción an da lu za de Diego Cor rientes », Val la do lid, F. San ta‐ 
rén, 1884, men tion née comme une chan son très po pu laire en Es pagne à la
fin du XIX  siècle par J. CARO BA RO JA, En sayo sobre la li te ra tu ra de cor del...,
p. 219. Voir Cé cile IGLE SIAS GI RAUD et Ángel IGLE SIAS OVE JE RO, Ro mances
y co plas de El Re bol lar, Sa la man ca, Cen tro de Es tu dios Sal man ti nos, 1998,
n° 116, p. 253.

39  Ro mance édité sur des plie gos de cor del au XVIII  siècle du type de celui- 
ci : « Ro sau ra la del guante », Ma drid, Imp. La Cru za da, 1752, en deux par ties,
si gna lé par F. AGUI LAR PIÑAL, Ro man ce ro po pu lar del siglo XVIII..., p. 78.
Constam ment ré édi té au XIX  siècle, ce ro mance est passé dans la tra di tion
orale de cer taines ré gions. Voir : C. IGLE SIAS GI RAUD et Á. IGLE SIAS OVE‐ 
JE RO, Ro mances y co plas..., n° 38, p. 147-150.

40  « La va liente Es pi ne la. / Nueva relación y cu rio so ro mance, / en que se
de cla ra y da cuen ta de lo que sucedió a esta don cel la », Ma drid, J. Marés,
1849, 4 f., re pro duit en fac- simil par J. DÍAZ, Co plas de cie gos..., p. 25-28.

41  «  La her ma na del ase si no  » et «  Los crímenes del Ja ra bo  ». Ver sions
chan tées et textes de plie gos édi tés par : J. DÍAZ, Música en la calle..., n° 9 et
10, li vret, p. 32-38.

42  J. CARO BA RO JA, Ro mances de cie gos..., p. 10 («  Presque tous ces ro‐ 
mances pré sentent une at mo sphère an da louse, cor res pon dant au XVIII
siècle, et dé peignent des héros qui sont au bord ou au cœur du crime,
comme s’ils étaient de grands hommes ou de grandes femmes »).

43  Outre les tra vaux de spé cia listes de pa ra lit té ra ture cités pré cé dem ment,
je tiens à men tion ner ici une étude tout à fait éclai rante réa li sée dans le
cadre d’un mé moire de maî trise : Vir gi nie BOU TET, El ciego cal le je ro: rea li‐ 
dad so cial y re pre sen ta ciones li te ra rias, Mé moire de Maî trise LLCE Es pa gnol,
di ri gé par Cé cile Igle sias et Em ma nuel Lar raz, Uni ver si té de Bour gogne, juin
2001, 111 p., in édit.

44  J.-F. BO TREL, « Les aveugles col por teurs d’im pri més... », 1973, p. 418.

45  J.-F. BO TREL, « Les aveugles col por teurs d’im pri més... », 1973, p. 428.
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46  J.-F. BO TREL, « Les aveugles col por teurs d’im pri més... », 1973, p. 432.

47  ONCE : Organización Na cio nal de Cie gos de España (Or ga ni sa tion Na tio‐ 
nale des Aveugles Es pa gnols), fon dée par Luis de Rosal y Caro (1881-1957).

48  Orest R. OCHRY MOWYCZ, « Some Ob ser va tions on For mu laic Dic tion,
Twin ning and En jamb ment in the Tra di tio nal Poe try of Spain », p. 155-163 in
Diego CATALÁN et alii (Éd.), El Ro man ce ro hoy: Poé ti ca. 2° Co lo quio In ter na‐ 
cio nal. Uni ver si ty of Ca li for nia, Davis, Ma drid, Cátedra Se mi na rio Me nén dez
Pidal – Uni ver si dad Com plu tense de Ma drid / CILAS, Uni ver si ty of Ca li for‐ 
nia, San Diego / Uni ver si ty of Ca li for nia, Davis, 1979. On pour ra consul ter
éga le ment pour des cor pus de tra di tion na li sa tion ré cente ayant comme
sup port des plie gos de cor del  : Cé cile IGLE SIAS, «  L'usage es thé tique de la
fórmula dans le ro man ce ro tra di tion nel », Ca hiers du P.R.O.H.E.M.I.O. (Usages
de la for mule. Actes du Col loque in ter na tio nal 21-22 no vembre 1997, Uni ver si té
d'Or léans), Dir. Ángel Igle sias Ove je ro, 2, 1998, p. 89-104.

49  Le car ton de cette ta pis se rie, par Fran cis co de GOYA Y LU CIENTES, El
ciego de la gui tar ra (1778), 260 x 311 cm, est vi sible au Musée du Prado, à Ma‐ 
drid.

50  Colección de Trajes de España tanto an ti guos como mo der nos que com‐ 
pre hende todos los de sus do mi nios, Ma drid, Casa de M. Copin, 1777. Le gra‐ 
veur de cette planche est Juan de la Cruz Cano y Ol me dilla. L’œuvre fait par‐ 
tie de la col lec tion de gra vures de la Fundación Joaquín Díaz, avec le nu mé‐ 
ro de série : 1139.jpg (http://www.fun j diaz.net/grab1.cfm?pa gi na=11).

51  Mi guel de CER VANTES, No ve las ejem plares [1613], Éd. Harry Sie ber, Ma‐ 
drid, Cátedra, 1998, II, p. 299-359.

52  Voir l’in ci pit de l’œuvre de Mateo ALEMÁN, Guzmán de Al fa rache [1599-
1602], Éd. Fran cis co Rico, Bar ce lo na, Pla ne ta, 1999, I, 1, p. 105-106 ; dans les
pages pré li mi naires, en par ti cu lier dans le pro logue «  Al dis cre to lec tor  »,
l’au teur in siste sur le pro fit moral qu’un lec teur avisé peut tirer de ces ré‐ 
cits, à la dif fé rence du bas peuple que rien ne peut ex traire de son igno‐ 
rance.

53  «  [...] tout aveugle qu’il fût, [il] m’aclai ra et m’orien ta sur le che min de
l’exis tence », La za rillo…, I, p. 96-97.

54  « Dans son mé tier, c’était un aigle », La za rillo..., I, p. 98-99.

55  L’épi sode du pi lier contre le quel s’as somme l’aveugle en s’élan çant de
toutes ses forces pour fran chir ce qu’il croit être un ruis seau fait écho à
l’épi sode ini tial du tau reau de pierre, où le maître avait cruel le ment frap pé
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la tête de La zare contre la sta tue pour le mettre en garde contre sa naï ve té.
Voir La za rillo…, I, p. 120-123 et p. 94-97.

56  « Ap prends, ni gaud, qu’un gar çon d’aveugle doit en sa voir plus long que
le démon », La za rillo..., I, p. 96-97.

57  « Il avait, en outre, mille autres pro cé dés pour sou ti rer de l’ar gent. Il pré‐ 
ten dait connaître des orai sons pour de mul tiples cas [...]. En fait de mé de‐ 
cine, il di sait en sa voir deux fois plus que Ga lien ques tion rage de dents,
éva nouis se ments, mal de ma trice [...]  ? Tant et si bien que tout le monde
était à ses trousses, spé cia le ment les femmes qui go baient tout ce qu’il leur
di sait. Aussi en tirait- il de grands pro fits, grâce aux as tuces que je viens de
dire, et il ga gnait plus en un mois que cent aveugles en un an. » La za rillo…, I,
p. 99.

58  Do min go YNDURÁIN, « El buscón como no ve la pi ca res ca », in tro duc tion
à : F. de QUE VE DO, El Buscón..., p. 16.

59  M. ALEMÁN, Guzmán..., p. 240  : « Guiábame otro mo zue lo de la tier ra,
dies tro en ella, de quien co men cé a tomar li ciones. Éste me enseñó a los
prin ci pios cómo había de pedir a los unos y a los otros; que no todos ha de
ser con un tono ni con una aren ga. [...] Enseñóme cómo había de com pa de‐ 
cer a los ricos, las ti mar a los co munes y obli gar a los de vo tos. Dime tan
buena maña que ga na ba largo de comer en breve tiem po.  » («  Un autre
jeune gar çon du pays me gui dait, très af fû té, au près du quel je me mis à
prendre des le çons. Ce der nier m’ap prit d’em blée com ment il fal lait de man‐ 
der l’au mône aux uns et aux autres  ; car on ne sau rait le faire avec tous
d’une même voix ni avec une même ha rangue. [...] Il m’en sei gna com ment il
fal lait plaindre les riches, at ten drir le tout- venant et contraindre les dé vots.
J’y mis tant de zèle que je ga gnais lar ge ment de quoi man ger en un rien de
temps. »)

60  M. ALEMÁN, Guzmán..., p. 247. « “Quand tu men die ras, ne ris pas et ne
change pas d’in to na tion ; tâche de prendre une voix de ma lade, même si tu
peux vendre la santé, et com pose un vi sage en ac cord avec tes yeux, la
bouche adé quate, et la tête bais sée.” [...] En outre, il m’en sei gna à feindre la
lèpre, à fa bri quer des plaies, à gon fler la jambe, à bles ser un bras, à co lo rer
le teint, à chan ger le corps tout en tier et autres cu rieuses as tuces du mé tier,
de ma nière à ce que l’on ne nous dise pas de tra vailler puisque nous avions
la force et la santé pour le faire ».

61  Frag ment de la lettre adres sée par Mateo Alemán à son ami Máximo
Pérez de Her re ra en oc tobre 1597, d’après la re pro duc tion fac si mi lée édi tée
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par Raphaël CAR RAS CO et Mi chel CA VILLAC, Le débat des pauvres et la pau‐ 
vre té dans l’Es pagne du Siècle d’Or (1520-1620), Tou louse, France Ibé rie Re‐ 
cherche, 1991, p. 184. (« [...] dans la pre mière par tie du pi ca ro que j’ai com po‐ 
sée, où, fai sant connaître quelques- uns des stra ta gèmes et des ruses des
faux pauvres, je ré clame et sup plie de prendre soin de ceux que l’on peut
ap pe ler de vrais pauvres, car ils le sont phy si que ment, afin que, par com pas‐ 
sion pour eux, ils soient ef fec ti ve ment se cou rus. »)

62  F. de QUE VE DO, El Buscón…, II, 2, p.  181 (voir la tra duc tion de Fran cis
Reille, La vie de l’aven tu rier don Pa blos de Sé go vie, va ga bond exem plaire et
mi roir des fi lous, in Ro mans pi ca resques es pa gnols, Éd. et Trad. Mau rice
Molho et J.-F. Reille, Paris, Gal li mard (La Pléiade), 1968, chap. IX, p. 805  :
« Nous nous ren dîmes dans une [au berge] où il avait cou tume de loger, et
nous trou vâmes à la porte plus de douze aveugles qui le re con nurent les uns
à l’odeur, les autres à la voix et tous lui crièrent qu’il fût le bien ve nu. Après
qu’ils les eut tous em bras sés, ils se mirent à lui de man der une prière du
Juste Juge en vers graves et so nores, qui se prê tât à un jeu ex pres sif du vi‐ 
sage et du corps, qui une orai son aux Âmes du Pur ga toire, et notre homme
dis cu ta avec eux, pre nant huit réales de cha cun en ac compte. Il les congé dia
puis me dit : “Les aveugles me rap por te ront plus de trois cents réales. Aussi,
avec votre per mis sion, je me re ti re rai quelques ins tants pour écrire une ou
deux orai sons […]” »).

63  F. de QUE VE DO, El Buscón…, II, 3, p. 183-188, où est re trans crite in té gra‐ 
le ment cette Prag ma tique du des ti née à ou vrir les yeux des lec teurs sur les
poètes vé reux, pis seux et creux (voir F. de QUE VE DO, La vie de l’aven tu rier
don Pa blos de Sé go vie…, p. 805-809).

64  J. CARO BA RO JA, En sayo sobre la li te ra tu ra de cor del..., p. 24-28

65  El violín en can ta do, Ma drid, s. i., s. a. Re pro duc tion fac si mi lée consul tée :
J. DÍAZ, Co plas de cie gos..., p. 49-52.

66  Dans sa le trilla sa ti rique « Po de ro so ca bal le ro / es don Di ne ro », où il
dé nonce le pou voir cor ru pe teur de Sieur Ar gent au moyen d’une longue
pro so po pée, Que ve do sou ligne le par cours des for tunes du Nou veau
Monde : « Nace en las In dias hon ra do / muere en España / y es en Gé no va
en ter ra do » (« Il naît aux Indes gran de ment ho no ré / Pour venir mou rir en
Es pagne / Et c’est à Gênes que l’on va l’en ter rer »). F. de QUE VE DO, Poesía
ori gi nal com ple ta…, n° 660, p. 675.

67  F. de QUE VE DO, El Buscón..., II, 3, p. 195-196.
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68  « Et c’est ainsi que je la pris pour femme et jusqu’à pré sent je ne m’en suis
pas re pen ti, car, outre qu’elle est bonne fille, et di li gente ser vante, je trouve
en M. l’ar chi prêtre toute fa veur et pro tec tion. […] Mais les mau vaises
langues, qui n’ont ja mais man qué et ne man que ront ja mais ne nous laissent
pas en paix, di sant je ne sais quoi, ou plu tôt je sais quoi  : qu’on voit ma
femme aller chez M. l’ar chi prêtre pour lui faire son lit et lui pré pa rer ses
repas. […] Bien plus, quand je sens que quel qu’un veut y faire al lu sion, je lui
coupe la pa role et lui dis : — Écou tez, si vous êtes mon ami, ne me dites rien
qui me dé plaise, car je ne tiens pas pour ami qui me fait de la peine. Sur tout
si c’est pour me mettre à mal avec ma femme, qui est la chose que j’aime le
plus au monde, et je l’aime plus que moi- même, et Dieu me fait avec elle
mille grâces et plus de bien que je ne mé rite. Et moi je ju re rai sur l’hos tie
consa crée qu’elle est aussi hon nête femme qu’aucun autre vi vant entre les
murs de To lède. » La za rillo…, p. 227.

69  Pa blos tente de sé duire quelque riche aris to crate d’as cen dance dou teuse
en se fai sant pas ser pour un noble et dis pen dieux gen til homme plein d’at‐ 
ten tions pour les duègnes qui veillent sur la jeune Ana (F. de QUE VE DO, El
Buscón..., III, 6-7, p. 259-271). Dé mas qué par son pre mier maître, il se re trou‐ 
ve ra battu presque à mort et connaî tra dès lors une dé chéance so ciale et
amou reuse si gni fi ca tive  : après s’être prêté aux sol li ci tudes li bi di neuses
d’une vieille lo geuse qui le soigne de ses bles sures (III, 8), il s’aco quine avec
la femme du di rec teur de la troupe de théâtre am bu lant qu’il a re joint avant
de de ve nir cou reur de nonnes (III, 9)  ; Pa blos se re trouve fi na le ment à Se‐ 
ville, pa trie des ru fians, où après avoir contri bué à l’as sas si nat d’un gen‐ 
darme, il est, comble de l’igno mi nie, nour ri et pro té gé par la Gra jal, une
pros ti tuée avec qui il pense convo ler aux Indes au terme de son récit (III,
cap. 10).

70  «  Las conse cuen cias del lujo  », texte édité dans le li vret de J. DÍAZ,
Música en la calle…, n° 11, p. 39-40.

71  F. DÍAZ MA RO TO, Pa no ra ma de la li te ra tu ra de cor del…, p. 185-208.

72  Le texte de ce plie go a été édité par José Ma nuel BLE CUA dans : « Bodas
de Guzmán de Al fa rache con la Pícara Jus ti na  » in Ho me naje a don José
María La car ra de Mi guel en su jubilación de pro fe so ra do, Za ra go za, Anu bar,
1977, p. 299-305.

73  Lucas TORRES, «  In ter tex to, me ta tex to y contex to en A qui co mien san
las bodas del pícaro Guzmán de Al fa rache, con la pícara Jus ti na Díez de Vil la‐ 
dem bor las… (plie go suel to de 1605) », p. 603-609 in An tho ny Close et San dra
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María Fernández Vales (Éd.), Edad de Oro can ta bri gense. Actas del VII
Congre so de la Asociación In ter na cio nal del Siglo de Oro (AISO), Ro bin son
Col lege, Cam bridge (G. B.), 18-22 julio 2005, Ma drid, AISO, 2006.

74  Plie go édité par le CSIC, in L. DÍAZ VIANA (Coord.), Pa la bras para el pue‐ 
blo…, II, p. 415-418.

75  Ca mi lo E. ES TRUCH est l’au teur de La mujer de Chile, La mujer de Bo li via
et Cristóbal Colón ó el des cu bri mien to de Amé ri ca, Ma drid, Tip. de Fran cis co
Hernández, 1892.

76  « Je de vins que rel leur, et me trou vais mêlé à de dan ge reuses em brouilles
où fré quem ment brillaient dagues et épées. »

77  «  J’ac cep tai sans hé si ter une si atroce fonc tion, pré fé rant me sau ver
quitte à vivre dans l’in fa mie. »

78  « Il me fal lut exer cer ma ter ri fiante mis sion, de vant mu ti ler, brû ler, tor‐ 
tu rer, écar te ler et écor cher bon nombre des pri son niers condam nés par les
im pla cables in qui si teurs ».

79  « Je trans mets ces lu gubres notes aux gé né ra tions à venir, pour les ins‐ 
truire et leur mon trer les bar bares sen tences exé cu tées de mon temps,
éma nant des lois éla bo rées par des lé gis la teurs que, néan moins, cer tains
his to riens ap pellent des mo dèles de sa gesse. »

80  Be ni to PÉREZ GALDÓS, Mi se ri cor dia [1897], Bar ce lo na, Alian za, 1990,
chap. 1, p. 8.

Français
Cette étude aborde le type de pro duc tion « po pu laire » ou « pa ra lit té raire »
que consti tuent les plie gos de cor del afin de sou li gner les liens étroits et
nom breux que ce type de textes et leurs in ter prètes (des aveugles qui
semblent sur gir des pages du La za rillo de Tormes) en tre tiennent avec la ma‐ 
tière pi ca resque. L’ana lyse vise à dé mon trer que nombre de poèmes ou ré‐ 
cits en prose édi tés sur ce sup port pré caire confinent au pi ca resque de par
leur thé ma tique tru cu lente ou leur at mo sphère fic tion nelle api ca ra da.
L’étude dé bouche sur l’ana lyse d’un échan tillon si gni fi ca tif de plie gos de cor‐ 
del illus trant dif fé rentes formes d’ana lo gie entre roman pi ca resque et récit
de vie à la marge dans la lit té ra ture de col por tage en Es pagne du XVII  au
XIX siècle. À la char nière entre réa li té et fic tion, les plie gos de cor del et
leurs au teurs té moignent de fi lia tions pro fon dé ment an crées dans l’ima gi‐ 
naire po pu laire es pa gnol et qui font du pi ca resque le lan gage ‘na tu rel’ du
fait di vers cri mi nel et de la mar gi na li té.

e
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English
The present study fo cuses on “pop u lar” or “para l it er ary” pro duc tion that are
the Span ish plie gos de cor del with the view to un der line the nu mer ous and
close links that this kind of texts and their in ter pret ers (blind per sons who
seem to ap pear dir ectly from pages of the Laz arillo de Tormes) main tain
within the pi car esque lit er at ure. The ana lysis aims at demon strat ing that
many poems or nar rat ives in prose, pub lished on the pre cari ous sup port
that are plie gos de cor del, closely re late to pi car esque works due to their
col our ful theme or their api carada fic tional at mo sphere. The study provides
the ana lysis of a sig ni fic ant cor pus of plie gos de cor del, and there fore il lus‐ 
trates vari ous forms of ana logy between pi car esque nov els and bio graph ies
of dro pouts in the chap books pub lished in Spain from the XVIIth to the
XIXth cen tury. In the hinge between real ity and fic tion, plie gos de cor del and
their au thors testify of fi li ations pro foundly anchored in the Span ish pop u‐ 
lar ima gin a tion, which male of the pi car esque a ‘nat ural’ lan guage for crim‐ 
inal news item and mar gin al ity.

Mots-clés
paralittérature, littérature populaire, 17e-19e siècle, littérature de colportage,
picaresque
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