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Pétrarque burlesque
La réécriture du Canzoniere chez Giovanni Battista Lalli
(1629)

Jean-François Lattarico

TEXTE

Le pro cé dé du dé tour ne ment pa ro dique est une don née consti tu tive
de la pro duc tion lit té raire de Gio van ni Bat tis ta Lalli 1, aca dé mi cien in‐ 
co gni to. Poète bur lesque (gio co so) pro lixe, il est no tam ment l’au teur
d’un tra ves tis se ment re mar qué de l’Énéide (Eneide tra ves ti ta), hy po‐ 
texte as su mé du Vir gile tra ves ti de Scar ron, et d’un autre poème pa‐ 
ro dique sur la dif fu sion de la sy phi lis 2, La Fran ceide (1629), qui dé‐ 
tour nait à son tour le cé lèbre poème de Gi ro la mo Fra cas to ro, Sy phi lis
sive mor bus gal li cus 3. C’est en ap pen dice à cette pre mière édi tion de
la Fran ceide que l’on trouve pu bliée, pour la pre mière fois, une ré écri‐ 
ture pa ro dique de quelques poèmes tirés du Can zo niere de Pé‐ 
trarque, por tant comme titre Rime del Pe trar ca mu tate in stile e
concet ti bur les chi. Il s’agit d’une pre mière série, com po sée de dix- 
neuf son nets, une chan son, une bal lade et une sex tine, qui fait suite à
un en semble de rime gio cose, série re prise en suite dans le re cueil des
Opere poe tiche 4 l’année sui vante. Le cor pus s’en ri chit de nou velles
pièces dans l’édi tion post hume des Poe sie nuove 5 (1638), dont une di‐ 
zaine de son nets et une bal lade sup plé men taire. Au total le Chan son‐ 
nier re vi si té par Lalli com porte vingt- neuf son nets, deux bal lades,
une chan son et une sex tine, ce qui peut pa raître peu au re gard des
trois cent soixante- six pièces qui consti tuent le re cueil du Rerum
vul ga rium frag men ta. De ma nière poin tilleuse et ob sé dante, le poète
conserve les rimes d’ori gine, et par fois même l’in ci pit, mais ré écrit le
reste, mo di fiant ainsi en pro fon deur le conte nu du texte dans une op‐ 
tique dé li bé ré ment pa ro dique. Seul le vers li mi naire de cha cun des
poèmes de Pé trarque pa ro dié rap pelle au lec teur l’ori gine du dé tour‐ 
ne ment et la ré fé rence au texte source. Mal gré un re gain d’in té rêt,
de puis quelques an nées, pour la lit té ra ture bur lesque du pre mier
XVII  siècle, ces poèmes ont été to ta le ment dé lais sés par la cri tique qui
n’a pas été tendre, comme en té moigne le ju ge ment très né ga tif de
Giu seppe Rua, qui a édité les deux épo pées de la Mo scheide et de la
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Fran ceide : « né me ri ta no più d’un cenno le sue fiacche e sci pite Rime
del Pe trar ca in stil bur les co 6 ».

Il s’agira, d’une part, de s’in ter ro ger sur le sens que re coupe la pa ro‐ 
die jadis ex haus ti ve ment étu diée par Ge nette 7, et, d’autre part, sur le
rôle que joue la ci ta tion dans le pro cé dé du dé tour ne ment, à une
époque où les let trés ita liens com mencent à peine à s’in ter ro ger sur
les ques tions de pro prié té lit té raire, de pla giat 8, de «  furto let te ra‐ 
rio » qui peut être admis, to lé ré ou ver te ment condam né, ques tions
qui coïn cident avec l’émer gence du sta tut d’au teur 9 et de ses co rol‐ 
laires (re la tion nou velle et pri vi lé giée avec le pu blic, af fir ma tion de
l’in té gri té de l’œuvre, etc.). Le Can zo niere dé tour né de Lalli se pré‐ 
sente en réa li té comme un exemple par fait d’écri ture pa limp seste qui
ré vèle au grand jour son mo dèle en tis sant sur une par ti tion pré exis‐ 
tante une par ti tion nou velle. Lalli conjugue en effet la trans for ma tion
ra di cale et la ci ta tion lit té rale pour abou tir à un objet lit té raire qui
s’ins crit d’abord dans la tra di tion ba roque de la mé ta mor phose au
sens pre mier, celle d’un trans port d’un objet vers un autre, ce que dit
bien l’ad jec tif « mu tate » du titre, trans port qui conserve des liens pa‐
tents avec le texte source, mais éla bore en même temps les condi‐ 
tions sty lis tiques et poé tiques de sa propre au to no mie.

2

Le choix de pa ro dier le Chan son nier s’ins crit tout d’abord dans le
riche filon de la for tune de Pé trarque, en Ita lie mais aussi dans l’Eu‐ 
rope en tière 10. Une for tune qui sus ci ta pré ci sé ment ré écri tures et
gloses de toutes sortes, comme l’a écrit, de façon em blé ma tique,
Nicolò Fran co dans l’une de ses épîtres en langue vul gaire : « Veggo il
Pe trar ca co men ta to, / Il Pe trar ca scon ca ca to, / Il Pe trar ca im bro do‐ 
la to, / Il Pe trar ca tutto rub ba to, / Il Pe trar ca tem po rale e il Pe trar ca
spi ri tuale 11 ». Le pro cé dé de la ci ta tion est bien sûr abon dam ment ex‐ 
ploi té dans les exemples nom breux d’imi ta tion du mo dèle ( je pense
no tam ment, au- delà du lexique, à la ci ta tion dé tour née des suf fixes
di mi nu tifs dans les son nets pé trar qui sants d’un Mar tin  Opitz 12,
contraires à l’usage syn taxique al le mand), et plus en core dans le cas
des pa ro dies qu’il faut en tendre, y com pris pour le texte de Lalli, au
sens éty mo lo gique de « chant d’à côté », de chant pa ral lèle. C’est le
cas d’un autre exemple de ré écri ture du re cueil de Pé trarque, pu blié
en 1536, le Can zo niere spi ri tuale de Gi ro la mo Ma li pie ro 13, qui, avant
Lalli, adopte la même tech nique d’écriture- palimpseste en conser vant
les mots à la rime et en ap pli quant le pro cé dé à la to ta li té (317) des
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son nets du re cueil. Cette ré écri ture, vi sant à une meilleure confor‐ 
ma tion à la doc trine théo lo gique, selon les pré ceptes de la Contre- 
Réforme, rap pelle le pro cé dé si mi laire des contra fac ta mu si caux (ré‐
écri ture spi ri tuelle de ma dri gaux pro fanes) qui fleu ris saient dans la
Milan bor ro méenne. Mais l’en tre prise de Ma li pie ro est d’une autre
am pleur, avec des in ter ven tions d’une ex trême va rié té, al lant de la ré‐ 
écri ture in té grale, à la mo di fi ca tion d’un seul vers, en pas sant par
tous les stades in ter mé diaires 14.

Adop tant les mêmes pro cé dés sty lis tiques, mais dans une tout autre
op tique idéo lo gique, Lalli ré écrit le can zo niere en mode bur lesque,
mais fait un usage tout à fait com pa rable de la ci ta tion  : le texte de
Pé trarque, comme c’était le cas chez Ma li pie ro, n’est pas for mel le‐ 
ment dis so cié des ajouts, nom breux, ap por tés par Lalli. En d’autres
termes, il n’y a rien, dans le texte, qui dif fé ren cie d’un strict point de
vue ty po gra phique ce qui ap par tient à Pé trarque de ce qui res sort de
l’in ven tio de Lalli, si ce n’est la connais sance qu’a le lec teur des textes
pa ro diés. Si les pra tiques ty po gra phiques de l’époque fai saient un
usage en core mo dé ré des guille mets, in ven tés en 1525, l’ab sence de
ces marques tra di tion nelles de dif fé ren cia tion abou tit à un sen ti ment
de conti nui té, d’en chaî ne ment du dis cours, qui brouille les pistes –
  car la «  ré pé ti tion de mots d’au trui  » par quoi Com pa gnon dé fi nit
for mel le ment la ci ta tion 15, est ici ai sé ment re con nais sable  – et en
même temps se donne tout aussi for mel le ment comme une œuvre
au to nome, puisque même dé tour né, le poème source ap pa raît sous
une forme autre, et sub sti tue à un sens pri mi tif – celui du Can zo niere,
lu, ré édi té, imité, pa ro dié – un sens se cond tout aussi per ti nent. Le
pro cé dé adop té par Lalli, et avant lui par Ma li pie ro, n’est pas très éloi‐ 
gné au fond des pra tiques de trans po si tion, de trans la tion, de glose et
d’ajouts ar bi traires propres à l’exer cice même de la tra duc tion, telles
qu’elles étaient en usage au XV  et sur tout au XVI   siècles. Il s’agit ici
d’une af faire de ré ap pro pria tion qui vise à sou li gner la po ly sé mie in‐ 
trin sèque à tout texte poé tique, non pas à tra vers une mo di fi ca tion
mi nime des sé quences qui ré orien te rait le sens du poème, mais par
une mo di fi ca tion ra di cale qui pré serve la struc ture d’en semble du
texte de dé part, per met tant ainsi au lec teur de re con naître ce der‐ 
nier, tout en ayant sous les yeux un texte ré so lu ment autre. La dé‐ 
marche de Lalli est in té res sante, et même très mo derne, en ce sens
qu’elle s’ap pa rente à une com bi na toire, à une poé tique de com bi nai ‐
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sons sé mio tiques. Sans éva cuer la pri mau té du sens, le poète ac corde
une place plus grande à la forme et aux jeux de ren vois (pho niques,
lexi caux, mé triques, ryth miques) qui l’ins crit dans la tra di tion en core
ré cente de l’ex pé ri men ta tion poé tique 16. D’ailleurs il s’agit d’une ré‐ 
écri ture bur lesque, c’est- à-dire pré ci sé ment – contrai re ment à la dé‐ 
marche mo ra li sante et théo lo gique de Ma li pie ro  – d’une vi sion lu‐ 
dique de la poé sie qui place le jeu, la vir tuo si té com bi na toire, l’ex pé ri‐ 
men ta tion for melle, le pro ces sus de ré écri ture et le dé tour ne ment
pa ro dique, au centre d’une poé tique qui prend ses dis tances avec son
mo dèle tout en ad met tant en creux la per fec tion in dé pas sable de
celui- ci.

Cette com bi na toire re pose d’abord sur une ex trême va rié té des em‐ 
prunts, des « ci ta tions », à la quelle fait écho une sé quence du son net
li mi naire qui ré sonne comme une pro fes sion de foi poé tique que Lalli
fait im pli ci te ment sienne. En effet, l’ex pres sion « Del vario stile » [du
style varié], qui in dique les di verses mo da li tés sty lis tiques par les‐ 
quelles Pé trarque chante les louanges et se la mente de l’ab sence de
Laure, abou tit chez Lalli à une sub sti tu tion de to na li té : « pian go » [ je
pleure] de vient «  scher zo  » [ je plai sante]. Le main tien des mêmes
mots à la rime n’en trave pas la co hé rence du pro pos nou vel le ment
for mu lé : Amour est vu, non pas comme un « bour reau des cœurs »,
mais comme un « bou cher des cœurs » (« Amore / fa sal sic cia dei cor
senza per do no 17 »). Cette to na li té bur lesque est constante dans tout
le re cueil et re pose sur une sys té ma ti ci té du pro cé dé. Celui- ci laisse
en même temps au poète une grande li ber té de ma nœuvre, puisque le
main tien du mot à la rime n’est que le dé no mi na teur com mun à l’en‐ 
semble des poèmes ré écrits. On l’a dit, les mots li mi naires peuvent
être pré ser vés, par fois un vers en tier 18, ou Lalli peut ne mo di fier
qu’un seul terme du vers de Pé trarque 19, usant ainsi ce que Ge nette
ap pelle une for ge rie 20, c’est- à-dire une mo di fi ca tion mi nime du texte
d’ori gine qui laisse à peine trans pa raître le phé no mène de ré écri ture,
contri buant à pré ser ver dans cer tains cas l’illu sion ré fé ren tielle. Mais
chez Lalli, la to na li té gé né rale de style peut conser ver une ho mo gé‐ 
néi té sans contre dire la fonc tion de la pa ro die qui per met pré ci sé‐ 
ment de faire se cô toyer des re gistres op po sés, dont la confron ta tion
sus cite, par contraste, le rire, ou du moins le « di let to ». C’est le cas
avec la ré écri ture « Sopra le ca rote » de la can zone « Nel dolce tempo
de la prima etade 21 », ajou tée dans les œuvres post humes, dont Lalli
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main tient à l’iden tique le vers li mi naire, mais le fait suivre im mé dia te‐ 
ment après du vers bur lesque  : «  Sol vide il mondo le ca rote in
erba 22  », dont il pré serve là en core cer tains élé ments lexi caux du
vers d’ori gine («  Che nas cer vide, ed ancor quasi in erba 23  »). Et
quelques vers plus loin, lorsque Lalli in voque Apol lon («  Dammi, o
mes ser Apol lo, li ber tade /  Di dir quan to tal seme in pre gio
s’ebbe 24 »), le dé tour ne ment, qui main tient le style au lique du texte
source, fait une nou velle fois of fice de pro fes sion de foi poé tique,
dont on trouve de nom breux autres exemples ailleurs dans le re cueil,
comme dans le son net VI : « D’as cen der come gli altri ebbi desio / Sul
caval pe ga seo solo una volta : / Vi mon tai, e cor ren do a bri glia sciol ta,
/ Facea rider ognun del fatto mio 25 ».

S’il se situe à l’op po sé du pro jet de ré écri ture de Ma li pie ro, pour qui il
s’agit d’une opé ra tion sé rieuse de « re sé man ti sa tion » de tout le re‐ 
cueil, nous dit A. Quon dam 26, le ré sul tat voulu et ob te nu par Lalli est
ri gou reu se ment le même, celui de ré orien ter sé man ti que ment le
Can zo niere, sans mo di fier fon da men ta le ment le style ini tial. Lorsque
la ré écri ture porte la cri tique des mœurs de son temps, le re gistre
bur lesque n’est pas né ces sai re ment de mise. Et lorsque Lalli écrit  :
« Per l’aereo sen tie ro erge le piume / Dal mondo rio la Cor te sia sban‐ 
di ta, / E più ch’ogn’altro po po lo smar ri ta / L’ha delle Corti il na tu ral
cos tume 27  » (son net  VII), le re gistre noble est pré ser vé. Autre
exemple, dans les vers : « Infra gli spa zio si im men si campi / Che vo
squa dran do a passi tardi e lenti, / Gli occhi ognor giro a contem plare
in ten ti / Qualche bel concet ton ch’io scri va e stam pi 28 » (son net XX‐ 
VIII), seul le terme «  concet ton  », avec son suf fixe aug men ta tif peu
or tho doxe, in dique un léger chan ge ment de re gistre. On est bien dès
lors dans la pa ro die – et non dans le tra ves tis se ment, opé ra tion in‐ 
verse – qui mo di fie le sujet sans mo di fier le style. Mais le choix de ce
re gistre ex clu sif n’est pas moins af faire sé rieuse. Le jeu n’est ja mais
loin du sé rieux, tan dis que le sé rieux as su mé et af fi ché comme tel
tend à s’abs traire du lu dique. L’es thé tique bur lesque, telle qu’elle a été
à maintes re prises pra ti quée au XVII  siècle, no tam ment après l’in ven‐ 
tion du genre hé roï co mique, in tègre une part im por tante d’au to bio‐ 
gra phie, et re noue par là même, c’est- à-dire par le pro ces sus de dé‐ 
tour ne ment pa ro dique, avec l’écri ture in time et ly rique de la poé sie
pé trar quiste. Le jeu et le je poé tiques se croisent, se ré pondent et se
font l’écho d’une si tua tion contem po raine du temps de l’écri ture. Le
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poète ne cesse de ren voyer le lec teur à sa propre ex pé rience, l’ac ti vi‐ 
té poé tique est re ven di quée comme une af fir ma tion d’auc to ria li té.
Les re marques mé ta poé tiques abondent et s’ap puient sur un usage
sin gu lier de la ci ta tion qui est ici or ne men tale 29 d’un dis cours dé li bé‐ 
ré ment mi li tant. Lalli se plaint no tam ment de la dif fi cile condi tion de
poète qui ne lui per met pas de vivre de sa plume. Les consi dé ra tions
d’ordre éco no mique émaillent sa ré écri ture, et les vers de Pé trarque
se trans forment, par cette ré orien ta tion sé man tique, en une sorte de
tri bu nal qui pointe les dé rives d’une so cié té gan gre née par le règne
de l’ar gent roi. Le son net XI (« Se la mia vita da l’aspro tor men to ») se
moque non sans iro nie, à tra vers la fi gure em blé ma tique de l’an ti‐ 
phrase, de cette ty ran nie fi nan cière  : «  Io non credo vi sia mag gior
tor men to, / Né più spie ta to cu mu lo d’af fan ni, / Che star senza de na ri
i mesi, gli anni, / Ch’è quasi esser se pol to anzi che spen to 30 ». Dans
les vers sui vants, le pro ces sus de re sé man ti sa tion est mo ti vé par le
ré em ploi de la mé ta phore to pique des che veux d’ar gent, sym bole du
temps ra va geur qui trans forme la blon deur ju vé nile et au ri fère en une
gri saille cré pus cu laire. Mais ici l’ar gent est en ten du dans son sens
concret de mon naies son nantes et tré bu chantes. On a là un exemple
ty pique du pro ces sus de re dé fi ni tion sé man tique que per met la ré‐ 
écri ture pa ro dique, sou vent as so ciée au pa ra digme du corps, des hu‐ 
meurs, de la ma tière, bref, de la réa li té la plus concrète et la moins
idéa li sée. En outre, la va rié té des re gistres, in hé rente à l’es thé tique
bur lesque, s’illustre éga le ment à tra vers l’in vec tive qui, sans contra‐ 
dic tion au cune, per met au poète d’ex pri mer sa pro fes sion de foi.
Ainsi, le son net VIII, « A piè de’ colli ove la bella vesta », mé di ta tion
sur le dé clin iné luc table de l’exis tence hu maine, est ra di ca le ment
trans for mée en une cri tique en règle de l’art poé tique, ré duit à une
fonc tion tech nique, à un dé gra dant né goce, en to tale op po si tion avec
l’idéal re nais sant – et an tique – de l’otium du let tré dés in té res sé qui,
bé né fi ciant de la pro tec tion du mé cène, pou vait exer cer en toute li‐ 
ber té d’es prit son art. Lalli dé plore l’ef fa ce ment du mé cène  : «  La
Poe sia con ono re vol vesta, Mercé de’ Me ce na ti, an donne pria  : / Or
zop pi can do a l’os pe dal s’invia, /  Né trova al ber go, e ca ri tà non
desta 31  ». Aus si tôt après, la di men sion au to bio gra phique re prend le
des sus et le poète s’adresse di rec te ment à son fils, l’en joi gnant de se
tenir éloi gné de cet « art in for tu né 32 ». L’as pi ra tion à une vie se reine,
déjà pré sente dans le son net cor res pon dant de Pé trarque, est ainsi
pré ser vée dans le dé tour ne ment de Lalli grâce au main tien des mots
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à la rime qui, par leur po si tion stra té gique, sou ligne les élé ments rhé‐ 
to ri que ment mar qués. D’ailleurs, sur ce thème pré ci sé ment, qui ne
sau rait être un objet de dé ri sion puis qu’il illustre un as pect im por tant
de la pro fes sion de foi du poète et une si tua tion que celui- ci dé nonce,
le re gistre sty lis tique adop té par Lalli ne se dé marque au cu ne ment de
celui de son mo dèle.

Il s’agit là d’un autre as pect in hé rent au dé tour ne ment pa ro dique,
qu’il faut une fois de plus en tendre ici dans son sens éty mo lo gique de
« chant pa ral lèle » : l’écart que de tels phé no mènes de ré écri ture in‐ 
duit né ces sai re ment avec le texte source conjugue sub ti le ment une
rup ture ma ni feste avec ce der nier, car il s’agit bien d’une nou velle
par ti tion écrite sur une plus an cienne, et une fi dé li té ob jec tive avec le
texte pa ro dié – fi dé li té as su rée par l’em prunt lit té ral, la ci ta tion en‐ 
ten due dans sa fonc tion d’au to ri té (de l’au teur), mais aussi dans celle,
plus au to nome, de pou voir sen ten cieux (au to ri té de la pa role), ce que
les An ciens ap pe laient «  apoph tegme  » et qui dé si gnait un élé ment
clé de l’an cienne rhé to rique. Cette re marque ap pelle le vaste débat
sur la mi me sis qui op pose, pour faire simple, la po si tion né ga tive et
ré pres sive de Pla ton, et celle po si tive et créa trice d’Aris tote qui jette
im pli ci te ment les bases d’une lé gi ti ma tion de la ci ta tion, à tra vers
l’imi ta tion (dont elle est l’une des mo da li tés) de mo dèles réels ou sup‐ 
po sés. La dis tinc tion pla to ni cienne des deux modes, simple et imi ta‐ 
tif, qui fondent l’ex pres sion du récit (dans le pre mier cas, le poète
parle en son nom, dans le se cond, il rap porte la pa role d’au trui), est
ici peu per ti nente, outre qu’elle re pose sur des pré misses er ro nées 33.
Car dans le dé tour ne ment pa ro dique qui em prunte sans ré vé ler, dans
le texte, dans l’en tre prise de ré éla bo ra tion, de ma nière ex pli cite
l’objet de son em prunt, cette dis tinc tion tend à s’ef fa cer au pro fit
d’une ho mo gé néi té dis cur sive qui donne rai son à la concep tion aris‐ 
to té li cienne de l’imi ta tion et à ses pou voirs in fi nis en ma tière de
créa tion.

7

La lec ture bur lesque du Can zo niere de Pé trarque est d’abord une ma‐ 
nière de dé sa cra li ser l’objet poé tique, de le dé pos sé der de tout
arrière- plan mé ta phy sique. Il est si gni fi ca tif que Lalli, dans son pro jet
de ré écri ture, n’ait pas la même am bi tion que Ma li pie ro qui s’est em‐ 
pa ré de la to ta li té du re cueil pour lui don ner une tout autre orien ta‐ 
tion idéo lo gique. Il fau dra sans doute ac com plir le même tra vail de
re le vés sta tis tiques, éta blir une sorte de ty po lo gies des ré écri tures,
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Gio. Bat tis ta Lalli. Vo lume post hume,
Rome, Fran ces co Ca val li, 1638.
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dell’Ac ca de mia de’ Si gno ri In cog ni ti di
Ve ne zia, Ve nise, Val va sense, 1647.

MA LI PIE RO Gi ro la mo G., Il Pe trar ca spi ri‐ 
tuale, Forlì, Mar co li no, 1636.

MA RI NO Giam bat tis ta, « Let te ra IV. Il Ca‐ 
va lier Ma ri no a Clau dio Achil li ni », in La

qui poin te rait ce qui re lève for mel le ment de la ci ta tion, de l’em prunt
di rect –  en de hors des mots à la rime qui sont les plus im mé dia te‐ 
ment per cep tibles –, et ce qui res sort d’une créa tion ori gi nale. Mais
faire ce tra vail de poin tage sys té ma tique, c’est consi dé rer qu’il y a
per ti nence à pré ser ver cette dis tinc tion, alors même que ce qui re‐ 
lève de l’em prunt di rect est consti tu tif de la créa tion poé tique, faite
d’échos, de re prises, de ré fé rences ex pli cites ou im pli cites, ré vé lant
ainsi des com bi nai sons qui sont tou jours d’une cer taine façon uniques
et par là même riches de po ten tia li tés sé man tiques. Bien que se si‐ 
tuant dans une autre op tique que celle de Ma li pie ro, Lalli ins crit son
pro jet de ré écri ture dans le même sillage contra dic toire de res pect et
de dé pas se ment des normes. L’hy bri disme lit té raire, consti tu tif à plus
d’un titre de l’es thé tique du pre mier ba roque, s’ac com plit ici dans
l’usage ré pé té, ob sé dant, de la ci ta tion for melle qui finit par se dis‐ 
soudre, à tra vers l’ex pé ri men ta tion com bi na toire, dans l’écho fan to‐ 
ma tique de son illustre mo dèle.
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NOTES

1  Sur la vie et l’œuvre de Gio van ni Bat tis ta Lalli, nous ren voyons à la bio gra‐ 
phie écrite par son fils (LALLI Gio van ni, Vita del Si gnor Gio van ni Bat tis ta
Lalli, in Poe sie Nuove di Gio. Bat tis ta Lalli. Vo lume post hume, Rome, Fran ces‐ 
co Ca val li, 1638), sur le pro fil in clus dans l’ou vrage col lec tif Le Glo rie degli
In cog ni ti overo gli huo mi ni illus tri dell’Ac ca de mia de’ Si gno ri In cog ni ti di Ve‐ 
ne zia, Ve nise, Val va sense, 1647, p. 221-223 et l’en trée du Di zio na rio bio gra fi co
degli ita lia ni par E. Russo.

2  LALLI Gio van ni Bat tis ta, La Fran ceide, Fo li gno, A. Al te rij, 1629. Sur ce texte,
voir CA BA NI Maria  C., «  La Fran ceide di Giam bat tis ta Lalli  », in I ca pric ci di
Pro teo. Per cor si e lin guag gi del ba roc co, Atti del Conve gno di Lecce, 23-
26 oc tobre 2000, Rome, Sa ler no, 2002, p. 693-716.

3  L’œuvre de Fra cas to ro fut pu bliée à Vé rone en 1530, près d’un siècle avant
la pa ro die de Lalli. Voir l’édi tion mo derne  : FRA CAS TOR Jé rôme, Sy phi lis sive
mor bus gal li cus, Paris, Clas siques Gar nier, 2010 [1530].

4  LALLI Gio van ni  Bat tis ta, Opere poe tiche del Dot tor Gio. Bat tis ta Lalli da
Nor sia, Milan, Do na to Fon ta na & Gio. Scac ca ba roz zo, 1630.

5  LALLI Gio van ni  Bat tis ta, Poe sie nuove di Gio. Bat tis ta Lalli. Vo lume post‐ 
hume, Rome, Fran ces co Ca val li, 1638.

6  Dans LALLI Gio van ni  Bat tis ta, La Mo scheide e la Fran ceide, Turin, UTET,
1927, « In tro du zione », p. IX. [et ses Rime del Pe trar ca in stil bur les co, faibles
et in si pides, ne mé ritent pas da van tage d’égard].

7  GE NETTE Gé rard, Pa limp sestes. La lit té ra ture au se cond degré, Paris, Seuil,
1982.

8  Si Da niel lo Bar to li est le pre mier à théo ri ser la ques tion du pla giat en 1645
(dans une sec tion de son Huomo di let tere di fe so e emen da to, « Ladri che in
più ma niere s’ap pro pria no le fa tiche de gli studi al trui, Che si dee non torre
l’al trui, ma tro var cose nuove del suo, Come possa ru bar si da gli scrit ti al trui

Sam po gna, éd. V. de Malde, Parme, Ugo
Guan da, 1993 [1620].

QUON DAM Ama deo, «  Ris crit tu ra, ci ta‐ 
zione, pa ro dia. Il “Pe trar ca spi ri tuale” di
Gi ro la mo MA LI PIE RO  », in Il naso di
Laura. Lin gua e poe sia li ri ca nella tra di‐ 

zione del clas si cis mo, Mo dène, Pa ni ni,
1991.

RUSSO Emi lio, s.v. « LALLI, Gio van ni Bat‐ 
tis ta  », Di zio na rio bio gra fi co degli ita‐
lia ni, Rome, Is ti tu to dell’En ci clo pe dia
Ita lia na, vol. 63, 2004.
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con buona cos cien za, e con lode », Fi renze, 1645, p. 58-77), celle- ci a déjà été
dé bat tue au mo ment de la que relle ma ri nienne ; Ma ri no lui- même l’évoque
dans la lettre- préface à sa Sam po gna (MA RI NO Giam bat tis ta, «  Let te ra  IV. Il
Ca va lier Ma ri no a Clau dio Achil li ni », in La Sam po gna, Parme, Ugo Guan da,
1993 [1620], p. 43-59), tan dis que l’un de ses plus fer vents dé fen seurs, Sci‐ 
pione Er ri co, aborde à son tour la ques tion dans un cha pitre in ti tu lé « De’
furti, e come si scu si no e lo di no », in clus dans sa dé fense de l’Adone, L’oc‐ 
chiale ap pan na to, Mes sine, Bian co, 1629, p.  28-34, stric te ment contem po‐ 
rain de la ré écri ture bur lesque de Lalli.

9  Voir à ce sujet l’ou vrage dé sor mais clas sique de VIALA Alain, Nais sance de
l’écri vain. So cio lo gie de la lit té ra ture à l’âge clas sique, Paris, Mi nuit, coll. « Le
sens com mun », 1985.

10  Voir NAR DONE Jean- Luc, Pé trarque et le pé trar quisme, Paris, PUF,
coll. « Que sais- je ? », n  3338, 1998.

11  FRAN CO Nicolò, Epis tole vul ga ri, Ve nise, Gar dane, 1539, cité par QUON DAM

Ama deo, « Ris crit tu ra, ci ta zione, pa ro dia. Il “Pe trar ca spi ri tuale” di Gi ro la mo
MA LI PIE RO », in Il naso di Laura. Lin gua e poe sia li ri ca nella tra di zione del
clas si cis mo, Mo dène, Pa ni ni, 1991, p.  203. [Je vois le Pé trarque com men té,
/  Le Pé trarque souillé, /  Le Pé trarque em ber li fi co té, /  Le Pé trarque tout
dé pouillé, / Le Pé trarque tem po rel et le Pé trarque spi ri tuel]

12  NAR DONE Jean- Luc, « Pé trar quisme et an ti pé tra quisme d’Opitz », op.  cit.,
p. 115-118.

13  MA LI PIE RO Gi ro la mo G., Il Pe trar ca spi ri tuale, Forlì, Mar co li no, 1636. Le re‐ 
cueil est pré cé dé d’un dia logue fic tif entre Pé trarque et Ma li pie ro, le pre‐ 
mier ad met tant son er reur d’avoir cédé la « in sa na concu pis cen za » au lieu
de se consa crer à la « sana sa pien za ». Ce sera pré ci sé ment le rôle de Ma li‐ 
pie ro de ré pa rer cette er reur. Sur cette ré écri ture théo lo gique du Can zo‐ 
niere, cf. QUON DAM Ama deo, op. cit., p. 203-262.

14  Cf. QUON DAM Ama deo, op. cit., p. 227-229.

15  COM PA GNON An toine, La Se conde Main ou le Tra vail de la ci ta tion, Paris,
Seuil, 1979, p. 125.

16  Dont l’exemple le plus em blé ma tique reste sans conteste l’œuvre de Le‐ 
po reo, d’une vir tuo si té sans com pa rai son dans les lettres ita liennes du
XVII  siècle, au point d’avoir in ven té une forme poé tique, fon dée sur l’usage
ex clu sif de rimes « dif fi ciles », ap pe lée, d’après son propre nom, « le po ream‐ 
bi ». Voir l’édi tion mo derne de son re cueil  : LE PO REO Lu do vi co, Le po ream bi,
éd. V. Bog gione, Turin, Res, 1993. Voir plus glo ba le ment le ré cent Can zo nie ri

o

e
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in tran si to. Las ci ti pe trar ches chi e nuovi ar che ti pi let te ra ri tra Cinque e Sei‐ 
cen to, éd. A. Met li ca et F. To ma si, Milano- Udine, Mi me sis, 2015.

17  [Amour / Change en sau cisses les cœurs sans un par don].

18  Voir par exemple l’in ci pit du son net XIII : « Io mi ri vol go in die tro a cias‐ 
cun passo  », in Opere poe tiche, op.  cit., p.  230. [Der rière moi je re garde à
chaque pas]

19  Un cas em blé ma tique est consti tué par l’ul time son net XXIX (« S’io cre‐ 
desse per morte esser scar co »). Le vers de Pé trarque est le sui vant  : « Ne
l’al trui sangue già ba gna to e tinto  » [De dans le sang d’au trui déjà teint et
trem pé], celui de Lalli ne mo di fie que l’ad jec tif ini tial, ren for çant l’in sis tance
sur la di men sion au to bio gra phique du son net : « Nel pro prio sangue mio ba‐ 
gna to e tinto », Poe sie nuove, op. cit., p. 152-153.

20  « L’état mi mé tique le plus simple ou le plus pur, ou le plus neutre, est
sans doute celui de la for ge rie. On peut le dé fi nir comme celui d’un texte
aussi res sem blant que pos sible à ceux du cor pus imité, sans rien qui at tire,
d’une ma nière ou d’une autre, l’at ten tion sur l’opé ra tion mi mé tique elle- 
même ou sur le texte mi mé tique, dont la res sem blance doit être aussi
trans pa rente que pos sible, sans au cu ne ment se si gna ler elle- même comme
res sem blance, c’est- à-dire comme imi ta tion », GE NETTE Gé rard, op. cit., p. 114.

21  [Dans le doux temps du pre mier âge]

22  [Le monde ne vit que les ca rottes en herbe]

23  [qui vit naître, et presque en herbe en core]

24  [Donne- moi, mes sir Apol lon, la li ber té / De dire com bien une telle se‐ 
mence fut ap pré ciée]

25  LALLI Gio van ni Bat tis ta, Opere poe tiche, op. cit., p. 225. [De mon ter comme
les autres j’eus désir / Sur le che val Pé gase une seule fois : / J’y mon tais et
cou rant à bride abat tue / Je fai sais rire cha cun de mon ex ploit]

26  « Per Ma li pie ro si trat ta di com piere un’ ope ra zione seria e di grande im‐ 
por tan za  : ren dere ese cu ti vo in ogni det ta glio il pro get to di de cos truire e
rio rien tare se man ti ca mente i Rerum vul ga rium frag men ta », QUON DAM Ama‐ 
deo, op. cit., p. 205.

27  Opere poe tiche, op.  cit., p.  226. [Par l’aé rien sen tier dresse ses plumes
/  La cour toi sie ban nie du monde hos tile /  Et plus que tout autre peuple
l’ont fait / Se perdre des cours usage et cou tume]
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28  [Au mi lieu des champs im menses et spa cieux, / Que je m’en vais vé ri fier
à pas lents et alan guis, / Je tourne sans cesse mes re gards afin de contem‐ 
pler / Quelque belle grosse pointe que j’écris et im prime]

29  Voir à ce sujet les re marques d’A. Com pa gnon : « L’élé ment for mel de la
ci ta tion peut sa tis faire un large éven tail de fonc tions. En voici quelques- 
unes, que Ste fan Mo raws ki juge fon da men tales : fonc tion d’éru di tion, in vo‐ 
ca tion d’au to ri té, fonc tion d’am pli fi ca tion, fonc tion or ne men tale  », COM PA‐ 
GNON An toine, op. cit., p. 99.

30  LALLI Gio van ni Bat tis ta, Opere poe tiche, op. cit., p. 228. [Il n’y a point – je
ne crois  – plus grand tour ment /  Ni plus cruel amon cel le ment d’en nuis
/ Que de res ter sans le sou des mois, des ans, / Car c’est être en ter ré plu tôt
qu’éteint]

31  Ibid., p. 226. [La poé sie, ho no ra ble ment vêtue, / Grâce aux mé cènes, s’en
alla la pre mière. / Ores boi tant, à l’hô pi tal s’ache mine, Ne trouve re fuge et
cha ri té n’éveille]

32  «  Lunge, o Gio van ni mio, lunge da ques ta /  Arte in fe lice, chi cam par
desia : / Fug gi la dunque, se non vuoi tra via / Menar sempre la vita egra e
mo les ta », ibid. [Loin, ô mon cher Jean not, qu’il reste loin de cet / Art in for‐ 
tu né celui qui veut sur vivre  : /  Fuis- le donc, si tu ne veux sur la route
/ Mener une vie de dou leur et d’af flic tion]

33  Voir la syn thèse qu’en donne An toine Com pa gnon (op. cit., p. 101-105).

RÉSUMÉS

Français
La ré écri ture pa ro dique est ty pique de Lalli, poète bur lesque par ex cel lence
qui ré écrit le Can zo niere de Pé trarque en style bur lesque, en conser vant les
rimes d’ori gine et par fois l’in ci pit. Cette ré écri ture trans forme ra di ca le ment
le texte en pro fon deur, dans une poé tique ba roque de la mé ta mor phose, et
lui per met d’ex pri mer sa condi tion dif fi cile de poète et faire une sa tire de la
so cié té et de l’ar gent.

English
Par odic re writ ing is typ ical of Lalli, the bur lesque poet par ex cel lence who
re wrote Il Can zoniere by Petrarca in a bur lesque style while keep ing the ori‐ 
ginal rhymes and some times the in cipit. This type of re writ ing trans forms
the text deeply and rad ic ally through a baroque po et ics of meta morph osis
and al lows him to ex press his dif fi cult liv ing con di tions as a poet and to
draw a satire of so ci ety and money.



Pétrarque burlesque

INDEX

Mots-clés
Pétrarque, Lalli (Giovanni Battista), parodie, burlesque, métamorphose, satire

Keywords
Petrarca, Lalli (Giovanni Battista), parody, burlesque, metamorphosis, satire

AUTEUR

Jean-François Lattarico
Université Jean Moulin Lyon 3
IDREF : https://www.idref.fr/050504819
ISNI : http://www.isni.org/0000000081305850
BNF : https://data.bnf.fr/fr/13532957

https://publications-prairial.fr/celec/index.php?id=101

