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Dans le pré sent ou vrage la no tion de « pi ca resque » est abor dée dans
un sens atem po rel, selon la ca rac té ri sa tion de Clau dio Guillén (To‐ 
wards a De fi ni tion of the Pi ca resque, 1971) ou d’Ul rich Wicks (The Na‐ 
ture of Pi ca resque Nar ra tive, 1974). Sui vant cette concep tion, le pi ca‐ 
resque ren voie à un mode de fic tion où un gueux – étroi te ment lié au
monde de la mar gi na li té et de la dé lin quance  – livre dans une
pseudo- confession le récit de son par cours, ja lon né de ren contres
avec de mul tiples maîtres, et offre, par la même oc ca sion, un té moi‐ 
gnage cri tique (et am bi gu) de son temps. Ainsi posé, le sujet pré sente
l’avan tage de pou voir être abor dé du point de vue de la lit té ra ture et
de la ci vi li sa tion tout en don nant l’oc ca sion de croi ser les ap proches
dia chro niques et syn chro niques mais, sur tout, il per met de suivre les
ava tars du genre dans dif fé rentes aires cultu relles, en par ti cu lier,
l’An gle terre, l’Al le magne, la France et l’Es pagne.

1

Cette en quête sur les fi lia tions pi ca resques abor de ra donc non seule‐ 
ment les dif fé rents ava tars eu ro péens du genre, mais en core la façon
dont ces textes re for mulent l’une des thé ma tiques les plus pré‐ 
gnantes du roman pi ca resque es pa gnol : l’as cen dance in fa mante du
gueux 1. Si dans les pre miers ro mans, le pícaro se re pré sente tou jours
comme le mal heu reux pro duit d’une fi lia tion, aussi hon teuse que
stig ma ti sante, cer tains au teurs (comme par exemple López de Úbeda,
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pour sa Pícara Jus ti na) ont sou li gné le dé ter mi nisme sans faille dont
est vic time le pícaro, en éta blis sant des liens de pa ren té entre les dif‐ 
fé rents gueux, dou blant ainsi la fi lia tion tex tuelle d’une pseudo- 
parenté bio lo gique qui dé cuple l’ata visme.

Le pré sent vo lume ne pro pose pas une étude des prin ci paux textes
pi ca resques, pas plus qu’il n’en tend rap pe ler les prin ci pales étapes de
l’évo lu tion du genre en Es pagne et en Eu rope 2, ni même contri buer à
l’éta blis se ment de cri tères gé né riques sus cep tibles de per mettre le
clas se ment des œuvres 3, d’autres l’ont fait. Adop tant le point de vue
souple de la fi lia tion, l’ob jec tif a été de mon trer à tra vers quelques
exemples, for cé ment la cu naires, la va rié té et la fé con di té de la des‐ 
cen dance pi ca resque en Eu rope, tout au long de l’époque mo derne et
contem po raine. Cer taines des œuvres étu diées s’ins crivent ou ver te‐ 
ment dans une fa mille de textes pi ca resques ; d’autres éta blissent un
lien in ter tex tuel soit avec un grand livre pi ca resque, soit avec cer‐ 
tains de ses per son nages, de ses thèmes ou de ses pro cé dés ; d’autres
en core portent à l’écran la ma tière pi ca resque. En effet, nous avons
sou hai té évo quer la mul ti pli ci té des formes lit té raires et ar tis tiques
concer nées par cette fi lia tion, qui vont du roman à la nou velle, en
pas sant par la poé sie et le théâtre, sans ou blier le ci né ma. Cet ou‐ 
vrage s’in ter roge, donc, sur les conti nui tés et les rup tures qui existent
dans l’écri ture pi ca resque et néo- picaresque en consi dé rant les ma‐ 
ni fes ta tions ar tis tiques qui re flètent la dé lin quance et la mar gi na li té
dans le sillage du mo dèle pi ca resque. Le ré sul tat de cette ré flexion
com prend trois vo lets qui cor res pondent à une évo lu tion dans le
temps de ces ava tars du pi ca resque.

3

À l’ori gine es pa gnole du genre :
les pre mières fi lia tions
Une série de contri bu tions abordent deux des ro mans fon da teurs – le
La za rillo de Tormes et La vida de Guzmán de Al fa rache − qui, aux XVI
et XVII siècles, consti tuent le socle ori gi nel qui a servi de ma trice,
plus ou moins contrai gnante, à toute une série d’éla bo ra tions for‐ 
melles. Ces tra vaux montrent com ment, dès l’ori gine, se nouent des
fi lia tions com plexes qui lient les per son nages et les œuvres entre
elles.
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Dans son cha pitre, « Du roman de che va le rie au roman pi ca resque : la
rup ture du li gnage  », Gilles DEL VEC CHIO ana lyse les fi lia tions qui
mènent des che va liers de l’his toire mé dié vale es pa gnole à leurs ho‐ 
mo logues des ro mans de che va le rie puis, de ceux- ci, aux héros pi ca‐ 
resques. Faite de conti nui té et de rup tures, cette fi lia tion est une ré‐ 
fé rence ex pli cite dans le La za rillo où le récit des ori gines de La zare
(nais sance clan des tine en un mi lieu aqua tique et évo ca tion du li‐ 
gnage) re prend les prin ci paux élé ments de l’ou ver ture de l’Amadís de
Gaula dont il in verse, ce pen dant, la si gni fi ca tion pro fonde 4. L’ar ticle
de Phi lippe RA BA TÉ, «  Quelques ré flexions sur la consti tu tion du
sujet so cial dans le La za rillo et le Guzmán de Al fa rache : poé tique des
va leurs et normes so ciales », s’in té resse à l’évo lu tion de la ma tière pi‐ 
ca resque dans les deux pre miers ro mans es pa gnols qu’il aborde sous
l’angle de leur si gni fi ca tion so ciale. La mar gi na li té du pícaro trans‐ 
forme son iti né raire en une sorte d’«  odys sée so ciale  » qui met à
l’épreuve son as tuce et sa sa ga ci té (in ge nio) et le consti tue en sujet
éco no mique et po li tique. La com mu ni ca tion de David AL VA REZ, « Le
Guzmán apo cryphe de Mateo Luján de Saya ve dra et le Guzmán au‐ 
then tique de Mateo Alemán : une imi ta tion ré ci proque ? », ex plore les
in ter ac tions lit té raires com plexes qui unissent la conti nua tion de
Luján à la Pre mière Par tie de Mateo Alemán ainsi que la Deuxième
Par tie de celui- ci à celle de son imi ta teur. En effet, le ro man cier sé vil‐ 
lan a conçu sa Deuxième Par tie comme une ri poste à celle de son
conti nua teur apo cryphe de telle sorte que David Al va rez étu die non
seule ment les liens entre le Guzmán au then tique et sa conti nua tion
mais en core la façon dont Mateo Alemán re pro gramme et ren verse
un cer tain nombre d’épi sodes et de per son nages in tro duits par son
pla giaire. Dans l’ar ticle qu’elle consacre à La hija de la Ce les ti na de
Salas Bar ba dillo, Pa lo ma BRAVO aborde le cas d’un texte de 1612 qui
fait confluer dans le cadre «  mo derne  » d’une nou velle à l’ita lienne
des élé ments hé té ro gènes em prun tés à la tra di tion pi ca resque et à la
cé les ti nesque. Le ré sul tat de ce croi se ment ex pé ri men tal est un texte
ori gi nal qui re ven dique la fi lia tion pi ca resque pour mieux la dé tour‐ 
ner.
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Ava tars eu ro péens et es pa gnols
de la lit té ra ture pi ca resque
(XVII -XIX  siècles)e e

Que de vient le mo dèle pi ca resque lorsque ce der nier est in tro duit et
ac cli ma té en An gle terre, en Al le magne, en France ? Telle est la ques‐ 
tion posée par les trois pre miers ar ticles de cette sec tion tan dis que
le der nier suit les ava tars du genre pi ca resque dans l’Es pagne des
XVII , XVIII  et XIX  siècles à tra vers l’étude d’un genre aussi « mar gi‐ 
nal » que po pu laire : les plie gos de cor del.
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L’ar ticle de Ma rianne CAMUS, « Don Qui chotte au fé mi nin : Char lotte
Len nox, The fe male Quixote  » et celui de Marie- Claire MÉRY, «  Les
ava tars du roman pi ca resque en Al le magne  : Frie drich Schle gel et le
“roman ro man tique”  », posent la ques tion de la ré cep tion des
œuvres : des textes tenus pour pi ca resques en An gle terre ou en Al le‐ 
magne ne font pas par tie aux yeux des cher cheurs es pa gnols de la lit‐ 
té ra ture pi ca resque 5. C’est ainsi que, comme le rap pelle Ma rianne
Camus, le terme pi ca resque est uti li sé en an glais pour dé si gner tout
roman épi so dique 6, de telle sorte que le roman de Len nox, qui pro‐ 
pose une Don Qui chotte femme, peut être consi dé ré, outre Manche,
comme un ava tar du genre pi ca resque. Dans son roman Lu cinde, que
Schle gel conçoit comme une ten ta tive de syn thèse de l’art ro man‐ 
tique eu ro péen, l’au teur ger ma nique se place éga le ment dans le
sillage de Cer van tès, confon dant « l’es thé tique du roman issu de Don
Qui chotte et l’es thé tique du roman pi ca resque, ap pa rue avec le La za‐ 
rillo de Tormes ». Dans son ar ticle, « Le roman per son nel  : un ava tar
pa ra doxal du roman dans la France lit té raire du XIX  siècle », Vé ro‐ 
nique DUFIEF- SANCHEZ rap proche deux formes lit té raires que tout,
sauf l’écri ture en pre mière per sonne, semble a prio ri op po ser. S’ap‐ 
puyant no tam ment sur deux ro mans pi ca resques al le mand et fran‐ 
çais, Les aven tures de Sim pli cius Sim pli cis si mus de Hans Jacob Chris‐ 
to fell von Grim mel shau sen (1621  ?-1676) et l’His toire de Gil Blas de
San tillane d’Alain René Le sage (1668-1747), qu’elle com pare à une série
de ro mans per son nels du XIX  siècle, Vé ro nique Dufief- Sanchez
montre com ment, du roman pi ca resque au roman per son nel, la
concep tion de la mar gi na li té et le ma nie ment du Je changent ra di ca ‐
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le ment de sta tut. Comme le rap pelle Marie- Claire MÉRY, la fu sion des
deux tra di tions en Al le magne vient d’une ré cep tion conco mi tante des
deux textes, tra duits tous les deux en al le mand au début du XVII
siècle. Il n’en reste pas moins que pour Schle gel, qui conce vait le
roman comme le récit, en forme de confes sion, de la confron ta tion
iro nique entre un in di vi du et le monde, la ré fé rence au roman pi ca‐ 
resque res tait in con tour nable. La contri bu tion de Cé cile IGLE SIAS,
«  Ava tars po pu laires de la lit té ra ture pi ca resque  : ré cits de vie “à la
marge” dans les plie gos de cor del (Es pagne, XVII -XIX  siècles)  »
aborde ce type de pro duc tion « po pu laire » ou « pa ra lit té raire » en
dé ga geant 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. 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.
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Sur scène et à l’écran : le pi ca ‐
resque re vi si té (Es pagne XX
siècle)

e

Le ca rac tère vi vace de la tra di tion pi ca resque en Es pagne, per cep‐ 
tible dans la lit té ra ture de col por tage évo quée plus haut, se ma ni feste
au XX  siècle par la re prise du thème sur scène et à l’écran.
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Em ma nuel LAR RAZ, dans son ar ticle, « Le pícaro à l’écran, La za rillo de
Tormes (1959) de César Fernández- Ardavín  » évoque la façon dont
l’adap ta tion fil mique, en pleine époque fran quiste, du pre mier roman
pi ca resque donne lieu à une re lec ture mo ra li sante du texte. Au- delà
d’une fi dé li té ap pa rente à l’ori gi nal, le film trans forme le roman amo‐ 
ral et an ti clé ri cal en un pro duit ac cep table pour la cen sure : le La za‐ 
rillo de Tormes de Fernández- Ardavín vient nour rir un cou rant ci né‐ 
ma to gra phique fé cond dans l’Es pagne des an nées cin quante, celui
des films dont les héros sont des en fants idéa li sés. À l’op po sé de cette
ré vi sion lé ni fiante du ma té riau pi ca resque, Éve lyne RICCI, dans l’ar‐ 
ticle qu’elle consacre au dra ma turge José San chis Si nis ter ra, montre
com ment les ré mi nis cences pi ca resques qui émaillent El re ta blo de
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1  Sur l’im por tance de la fi lia tion et sur l’af fir ma tion du dé ter mi nisme hé ré‐ 
di taire dans les ro mans pi ca resques, Mi chel CA VILLAC, «  La ques tion du
Père dans le roman pi ca resque  » in Au gus tin Re don do (Éd.), Les pa ren tés
fic tives en Es pagne (XVI -XVII  siècles), Paris, Pu bli ca tions de la Sor bonne,
1988, p. 195-205. L’ar ticle est re pris dans Mi chel CA VILLAC, « Ata layisme » et

El do ra do (1977-1984), construisent une vi sion dé mys ti fi ca trice de la
Conquête de l’Amé rique puisque celle- ci est pré sen tée comme une
épo pée a contra rio ac com plie par des conquis ta dors aux al lures de
pícaros. La vo lon té de trans gres sion qui est au cœur de l’en tre prise
dra ma tur gique de San chis Si nis ter ra ex plique la ré sur gence de la tra‐ 
di tion pi ca resque dans une pièce qui ex plore les marges : marges es‐ 
thé tiques d’abord, car l’œuvre ne peut être rat ta chée à aucun genre
théâ tral contem po rain – quoique la ré fé rence à l’en tre més cer van tin
soit ex pli cite  –, et marges his to riques, puisque le texte remet en
cause la vi sion de la Conquête do mi nante dans l’his to rio gra phie es pa‐ 
gnole.

Telles sont les lignes de force des contri bu tions réunies dans ce vo‐ 
lume, qui se clôt par une bi blio gra phie gé né rale, réa li sée par Ni co las
DIO CHON (École Doc to rale LISIT de l’Uni ver si té de Bour gogne), afin
de pré sen ter une vi sion glo bale des œuvres d’appui ainsi que des tra‐ 
vaux cri tiques qui ont nour ri l’en semble de ces ré flexions. Les tra vaux
pré sen tés consti tuent une pre mière série d’en quêtes qui pour raient
être pro lon gées dans plu sieurs di rec tions. Ainsi, la trans po si tion de
l’at mo sphère pi ca resque dans les arts vi suels mé ri te rait cer tai ne ment
d’être l’objet d’une ré flexion à part en tière. De même, il se rait per ti‐ 
nent de suivre les fi lia tions pi ca resques en Amé rique où sont parus
ré cem ment des textes tels que The Brook lyn Fol lies de Paul Aus ter
(2005) 7 ou le roman pour en fants de l’ar gen tine Gra cie la Montes
Aven tu ras y des ven tu ras de Ca si per ro del Hambre (1995) 8 qui se nour‐ 
rit de à la fois de ré fé rences pi ca resques et cer van tines. De plus en
plus éloi gnés dans l’es pace et dans le temps de leurs mo dèles, ces
ava tars té moignent de la façon dont les livres de pícaros ont été as si‐ 
mi lés par les cultures oc ci den tales au point de de ve nir plus qu’une
thé ma tique ou un sous- genre lit té raire, une sorte de ré fé rence par ta‐ 
gée (par fois fon dée sur une per cep tion in tui tive de l’uni vers pi ca‐ 
resque).
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pi ca resque  : la vé ri té pros crite, Bor deaux, Presses Uni ver si taires de Bor‐ 
deaux, 2007, p. 9-38.

2  Pour une syn thèse sur le roman pi ca resque : Di dier SOUILLER, Le roman
pi ca resque, Paris, PUF (Que sais- je ?), 1980. Les études consa crées au pi ca‐ 
resque en Eu rope, et no tam ment en An gle terre, sont nom breuses  ; si gna‐ 
lons le livre de l’his pa niste an glais Alexan der A. PAR KER, Li te ra ture and the
de linquent, the pi ca resque novel in Spain and Eu rope, 1599-1753, Edin burgh
Uni ver si ty Press, Edin burgh Scot land, 1967 (il existe une tra duc tion es pa‐ 
gnole  : Los pícaros en la li te ra tu ra. La no ve la pi ca res ca en España y Eu ro pa
(1599-1753), Ma drid, Gre dos, 1975) qui dresse un ta bleau d’en semble en pré‐ 
sen tant à la fois la pro duc tion en Es pagne, en France, en Al le magne et en
Grande Bre tagne. L’ou vrage d’Alexan der BLACK BURN, The Myth of the Pi ca‐ 
ro. Conti nui ty and Trans for ma tion of the Pi ca resque Novel 1554-1954, Chapel- 
Hill, Uni ver si ty of North Ca ro li na Press, 1979, élar git la ré flexion en pas sant
de la no tion de genre à celle de mythe. Si gna lons éga le ment l’ou vrage de
Klaus MEYER- MINNEMANN et Sa bine SCHLI KERS (Éds.), La No ve la pi ca res‐
ca. Concep to ge né ri co y evolución del gé ne ro (si glos XVI- XVII), Madrid- 
Frankfurt, Iberoamericana- Vervuert, 2008 qui aborde des textes pi ca‐ 
resques es pa gnols mais éga le ment fran çais et al le mands.

3  Pour une syn thèse sur la po lé mique au tour de la no tion de genre pi ca‐ 
resque : Juan An to nio GAR RI DO AR DI LA, El gé ne ro pi ca res co en la crítica li‐ 
te ra ria, Ma drid, Bi blio te ca Nueva, 2008 ; l’au teur pré sente, en par ti cu lier, un
ré su mé des thèses de Amé ri co CAS TRO (« Pers pec ti va de la no ve la pi ca res‐ 
ca », Re vis ta de la Bi blio te ca, Ar chi vo y Museo de la Bi blio te ca de Ma drid, XII,
1935, p.  123-138), Clau dio GUILLÉN («  To wards a De fi ni tion of the Pi ca‐ 
resque  », in Li te ra ture as Sys tem, Prin ce ton, Prin ce ton Uni ver si ty Press,
1971, p.  71-106), Mau rice MOLHO («  ¿Qué es pi ca ris mo?  », Edad de Oro, II,
1983, p.  127-135 et Ro mans pi ca resques es pa gnols, Paris, Gal li mard, 1968),
Fer nan do LÁZARO CAR RE TER, (« La za rillo de Tormes » en la pi ca res ca, Bar‐ 
ce lo na, Ariel, 1972), Fran cis co RICO (La no ve la pi ca res ca y el punto de vista,
Bar ce lo na, Seix Bar ral, 1982), An to nio REY HAZAS (La no ve la pi ca res ca, Ma‐ 
drid, Anaya, 1990 et Des lindes de la no ve la pi ca res ca, Málaga, Uni ver si dad de
Málaga, 2003) et 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,
1992).

4  Si gna lons que le cha pitre consa cré à « La vida de La za rillo de Tormes y
de sus for tu nas y ad ver si dades » in Bern hard KÖNIG, No ve la pi ca res ca y li‐ 
bros de caballerías : ho me naje ofre ci do por sus discípulos y ami gos, Éd. Folke
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Ger nert et Ja vier Gómez- Montero, Sa la man ca–Kiel, SEMYR–Christian- 
Albrechts Universität, 2003, p. 45-68 n’aborde pas la ques tion des fi lia tions
che va le resques dans le La za rillo de Tormes.

5  Pour les his pa nistes, Cer van tès ne peut être consi dé ré, à pro pre ment
par ler, comme un au teur pi ca resque : c’est ce que rap pelle Mau rice MOLHO
lors qu’il écrit  : «  Cer van tès, s’il a trai té à plu sieurs re prises le thème du
pícaro, n’a pas écrit un seul récit fondé en pro blé ma tique pi ca resque […] »
(Ro mans pi ca resques es pa gnols, Paris, Gal li mard (Bi blio thèque de La Pléiade),
1968, p. XXXI). Les mal en ten dus en gen drés par la ré cep tion eu ro péenne de
la lit té ra ture pi ca resque es pa gnole sont évo qués et ana ly sés par Alexan der
A. PAR KER, Los pícaros en la li te ra tu ra…, en par ti cu lier aux cha pitres IV et V,
in ti tu lés «  Ale ma nia y la guer ra de los Trein ta años  » (p.  124-154) et «  La
tradición pi ca res ca en In gla ter ra y Fran cia » (p. 155-199).

6  Pour Wal ter ALLEN (The En glish Novel, Lon don, Pen guin Books, 1967,
p. 32), peut être qua li fié de roman pi ca resque tout roman où sont re la tées
les pé ré gri na tions d’un per son nage cen tral et qui offre un pa no ra ma de la
so cié té contem po raine («  […] any novel in which the hero takes a jour ney
whose course plunges him into all sorts, condi tions and classes of men ».
Cité par Louis GON DE BEAUD, Le roman «  pi ca resque  » an glais (1651-1732),
Lille, Ate lier Re pro duc tion des thèses- Université de Lille III / Paris, dif fu‐ 
sion Cham pion, 1979, p. 7.

7  Paul AUS TER, The Brook lyn Fol lies, Lon don, Faber and Faber, 2005  ; la
tra duc tion fran çaise de Chris tine Le Bœuf est pu bliée chez Actes Sud
(2005).

8  Gra cie la MONTES, Aven tu ras y des ven tu ras de Ca si per ro del Hambre
(1995), Bue nos Aires, Edi ciones Co li hue, 2009.
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