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TEXT

Dans les es sais que je lui ai consa crés, je dé fi nis la pa ro die comme « la
trans for ma tion lu dique, co mique ou sa ti rique d’un texte sin gu lier 1 »,
dé fi ni tion qui élar git celle pro po sée par Gé rard Ge nette dans son cé‐ 
lèbre Pa limp sestes, où la pa ro die est li mi tée à une «  trans for ma tion
lu dique 2  ». Dans nos deux dé fi ni tions, il s’agit de trans for ma tion et
non d’imi ta tion  : la pa ro die trans forme un texte et n’imite pas un
style, comme le fait le pas tiche, et sin gu lier est à en tendre au sens de
par ti cu lier.

1

Le texte de la pa ro die (à la fois le texte pa ro dié et le texte pa ro dique)
peut être plus ou moins long ; ce peut être un titre, un vers : La Frite
va ga bonde 3, « Un seul être vous manque, et tout est re peu plé 4 » ou
une œuvre en tière : ainsi la pièce Mac bett d’Io nes co qui pa ro die Mac‐ 
beth de Sha kes peare 5.

2

Si l’on re monte aux ori gines de la pa ro die, on trouve le terme grec
pa rô dia, dont l’éty mo lo gie se dé com pose en ôde, « le chant », et para,
qui peut si gni fier à la fois «  le long de » et « à côté ». La pa ro die se
pré sente ainsi à la fois comme un chant qui se dé ve loppe en pa ral lèle
à un autre, sim ple ment dé ca lé par rap port à lui, et comme un chant
vé ri ta ble ment à côté, dé pla cé, faux, un « contre chant » qui pour rait

3
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dé ton ner par rap port au chant ori gi nal. Je rap pelle qu’Aris tote évoque
ra pi de ment la pa rô dia au cha pitre 2 de la Poé tique, en ci tant deux pa‐ 
ro distes, Hé gé mon de Tha sos, «  le pre mier au teur de pa ro dies », et
Ni co cha rès, l’au teur d’une Dei liade. Dans la grille des genres qu’il éta‐ 
blit, la pa ro die oc cupe la qua trième case, qui cor res pond aux œuvres
nar ra tives re pré sen tant des ac tions et des per son nages bas. La pa ro‐ 
die ap pa raît donc comme une trans for ma tion de l’épo pée, du type de
cette épo pée bur lesque, le Mar gi tès, qu’il cite au cha pitre 4 (en l’at tri‐ 
buant à Ho mère) et qui oc cupe aussi la qua trième case de son sys‐ 
tème gé né rique : « … ce que l’Iliade et l’Odys sée sont aux tra gé dies, le
Mar gi tès l’est aux co mé dies 6 ».

Comme Aris tote ne dit rien de plus sur la pa ro die et que les pa ro dies
qu’il cite ne nous sont pas par ve nues, nous en sommes ré duits à des
conjec tures sur la dé fi ni tion et l’ex ten sion du champ de la pa ro die
pri mi tive. À par tir d’autres sources, les spé cia listes ont pensé que la
pa ro die pou vait être une simple mo di fi ca tion de dic tion ou de chant
du texte épique («  Au dé part, le terme si gni fiait parlé à la place de
chan té, et donc dif fé rent de la façon tra di tion nelle de ré ci ter les épo‐ 
pées 7 »), mais qu’elle pou vait aussi re cou vrir des trans for ma tions plus
consé quentes, des ren ver se ments thé ma tiques ou sty lis tiques,
comme le laissent sup po ser les exemples de la Dei liade, une « Iliade
des lâches », ou celui d’un autre texte at tri bué alors à Ho mère, la Ba‐ 
tra cho myo ma chie, l’épo pée d’un com bat de gre nouilles contre des
rats.

4

Peut- être les pa ro dies liées à la dic tion ou au chant des rhap sodes
trouvent- elles leur pen dant, du XVII  au XIX  siècle, sur les scènes des
théâtres de la Foire, de l’Opéra- comique, du Vau de ville, des Va rié tés,
etc., dans ces pa ro dies qui re prennent sys té ma ti que ment et im mé‐ 
dia te ment toutes les pièces à suc cès des théâtres of fi ciels et de
l’Opéra 8. Mais ce ré per toire pa ro dique, s’il fait le bon heur des uni ver‐ 
si taires 9, était conçu pour être éphé mère et reste d’un in té rêt mar gi‐ 
nal.

5

e e

Mis à part ce cor pus par ti cu lier, on trouve peu de pa ro dies trans for‐ 
mant des œuvres dans leur in té gra li té. La rai son en est évi dente  : il
est dif fi cile de pa ro dier un texte d’une cer taine en ver gure sans que
cette trans for ma tion ne de vienne mé ca nique et fas ti dieuse. La pa ro‐ 
die sys té ma tique d’un texte de deux cents pages ou de deux mille
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vers risque en effet de las ser le lec teur au tant que le pa ro diste, dont
Ge nette re marque qu’il «  a ra re ment la pos si bi li té de pour suivre ce
jeu très loin 10 ».

Les pa ro dies qui se ren con tre ront gé né ra le ment se ront donc des
trans for ma tions de frag ments d’œuvres, comme Cha pe lain dé coif fé de
Boi leau et ses amis qui pa ro die quelques scènes du Cid, ou des ré duc‐ 
tions d’œuvres, comme les pa ro dies de Cham dans le Musée Phi li pon 11

ou « Ham let ou les suites de la piété fi liale » de Jules La forgue (Mo ra‐ 
li tés lé gen daires), plus sou vent des pa ro dies de quelques pages ou
d’une page d’un au teur, des pa ro dies de poèmes cé lèbres (fables de La
Fon taine, poèmes d’Hugo comme dans les Odes fu nam bu lesques de
Théo dore de Ban ville) et, plus fré quem ment en core, des pa ro dies de
ci ta tions.

7

La pa ro die comme tech nique de
ci ta tion
Dans l’an ti qui té, à côté de la dé fi ni tion aris to té li cienne de la pa ro die
comme trans for ma tion d’une œuvre, exis tait une autre dé fi ni tion,
plus res tric tive, qui fai sait de la pa ro die un simple pro cé dé de ci ta tion
co mique. Un ar ticle de Fred J.  Hou se hol der a at ti ré l’at ten tion sur
cette concep tion, ré pan due par des rhé to ri ciens et gram mai riens
grecs, selon la quelle la pa ro die dé si gnait

8

[…] l’in ser tion dans une co mé die d’un bref pas sage tra gique, ly rique
ou épique, (a) soit in chan gé dans sa sub stance, (b) avec une sub sti tu ‐
tion d’un ou plu sieurs mots, (c) dans une forme pa ra phras tique, (d)
avec des chan ge ments qui soient un petit peu plus qu’une imi ta tion
de la gram maire et du rythme de l’ori gi nal 12.

Cette dé fi ni tion, qui ré duit la pa ro die à une opé ra tion ponc tuelle
sur/dans un dis cours, se re trouve dans les rhé to riques la tines. Ainsi,
dans De l’ora teur de Ci cé ron :

9

Sou vent on in ter cale dans le dis cours un vers ou une por tion de vers,
sans y rien chan ger ou en y chan geant peu de choses, et l’effet est
plai sant 13.
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et dans l’Ins ti tu tion ora toire de Quin ti lien :

Le ton spi ri tuel est en core accru par des vers cités à pro pos, dans
leur exacte in té gra li té […]. Mais on peut aussi chan ger quelques mots
[…]. On peut en core for ger des vers qui res semblent à des vers
connus, c’est ce qu’on ap pelle παρωδια [pa ro die] ; ou ap pli quer des
pro verbes à pro pos 14.

Le fait qu’Aris tote ait lais sé la pa ro die dans l’in dé fi ni tion a eu deux
consé quences ca pi tales : les poé ti ciens qui l’ont suivi n’ont pas cher‐ 
ché à la consti tuer en genre, à rem plir la qua trième case de la Poé‐ 
tique, et c’est la concep tion res treinte de la pa ro die des rhé to ri ciens
an tiques qui s’est im po sée peu à peu. À l’âge clas sique, la pa ro die s’est
ainsi re trou vée plu tôt dans les trai tés de rhé to rique que dans les poé‐ 
tiques, au titre de fi gure « de sens adap té ». Pour Du mar sais, cette fi‐ 
gure consiste à «  dé tourne[r], dans un sens railleur, des vers qu’un
autre a faits dans une vue dif fé rente », à « ap pli quer » des vers suf fi‐ 
sam ment connus pour être re con nais sables «  à un sujet d’un ordre
moins sé rieux » 15. Et Du mar sais de citer Ra cine pa ro diant dans Les
Plai deurs le vers de Cor neille « Ses rides sur son front ont gravé ses
ex ploits » (Le Cid), en l’ap pli quant à des pro cès, ce qui lui donne un
sens ri di cule :

10

Il ga gnait en un jour plus qu’un autre en six mois :

Ses rides sur son front gra vaient tous ses ex ploits.

Pre nons un exemple plus ré cent, celui qui donne son titre à ma com‐ 
mu ni ca tion. Dans la cé lèbre « ti rade des nez » de Cy ra no de Ber ge rac,
Ed mond Ros tand pa ro die deux vers qu’il ex trait de Py rame et This bé
de Théo phile de Viau :

11

« Ha, voicy le poi gnard qui du sang de son maistre

S’est souillé la sche ment ; il en rou git, le traistre » (Théo phile de Viau,
Py rame et This bé)

Enfin pa ro diant Py rame en un san glot :
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Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître

A dé truit l’har mo nie ! Il en rou git, le traître 16 !

La pa ro die, dé si gnée ex pli ci te ment comme telle par Cy ra no/Ros tand,
consiste dans l’ap pli ca tion in con grue des vers d’une tra gé die au sujet
« moins sé rieux » d’une co mé die et, plus concrè te ment, dans la trans‐ 
for ma tion co mique de quelques élé ments de ces vers  : sub sti tu tion
d’un nez à un poi gnard et d’un rou gis se ment (de honte) à une rou geur
san glante.

12

Le pri vi lège de la forme brève
Comme on peut le voir, dans l’exemple des Plai deurs la pa ro die re‐ 
pose sur une simple re con tex tua li sa tion de la ci ta tion ori gi nale (les
va ria tions liées à la concor dance des temps et au res pect du nombre
de syl labes étant ici in si gni fiantes) et, dans celui de Cy ra no de Ber ge‐ 
rac, elle s’ap puie sur la sub sti tu tion de quelques mots. On pen se ra
aussi au « dé peu plé/re peu plé » de mon pre mier exemple, où la trans‐ 
for ma tion tient à un pré fixe. Tout se joue sur quelques mots, un mot,
voire une syl labe, et par fois la simple dé con tex tua li sa tion et re con‐ 
tex tua li sa tion suf fit, sans aucun chan ge ment. C’est que la pa ro die est
une pra tique de ré écri ture basée sur une éco no mie de moyens  : son
but est d’ob te nir un effet maxi mum par des trans for ma tions mi ni‐ 
males, voire nulles 17, et ef fec tuées sur des uni tés de texte li mi tées.

13

C’est la rai son pour la quelle la pa ro die a tant d’af fi ni tés avec la ci ta‐ 
tion. Cette der nière est en effet dou ble ment im pli quée par la trans‐ 
for ma tion pa ro dique  : soit le pa ro diste dé coupe des ci ta tions dans
l’œuvre qu’il veut pa ro dier pour les trans for mer de façon co mique, lu‐ 
dique ou sa ti rique (cf. la pra tique dé crite dans les rhé to riques an‐ 
tiques et clas siques), soit il réuti lise des ci ta tions, c’est- à-dire des
uni tés de textes pré dé cou pées, connues, qui font au to ri té, qui ap par‐ 
tiennent à la mé moire col lec tive et se ront ainsi ai sé ment re con nais‐ 
sables sous leur trans for ma tion. Et la ci ta tion est pri vi lé giée parce
que sa briè ve té la rend plus fa ci le ment trans for mable qu’un texte
d’une cer taine en ver gure.

14
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On ne s’étonne donc pas, dans cette pers pec tive, que la pa ro die ait
une pré di lec tion pour ces formes brèves que sont les pro verbes,
maximes, pen sées, ré flexions, apho rismes, etc., c’est- à-dire pour tout
ce qui res sor tit au dis cours gno mique (de gnome, la sen tence). Ci ta‐ 
tions par ex cel lence, ces énon cés courts offrent un ma té riau fa ci le‐ 
ment maî tri sable et trans for mable, qui, uni ver sel le ment re pro duit,
est connu de tous et donc ai sé ment iden ti fiable.

15

En outre, si la pa ro die jette vo lon tiers son dé vo lu sur les pro verbes,
maximes et autres formes gno miques, c’est parce que ces énon cés à
por tée gé né rale sont des concen trés d’idéo lo gie et d’au to ri té qui ap‐ 
pellent la re mise en ques tion. À tra vers leurs for mules frap pantes
parce que bien frap pées, ils im posent en effet des prin cipes mo raux,
des règles de conduite, des pré ceptes, etc. qui ap par tiennent à la
doxa, à la sa gesse des na tions, et dont l’au to ri té ad mise uni ver sel le‐ 
ment et de longue date peut avoir quelque chose d’ir ri tant pour ceux
qui veulent pen ser par eux- mêmes. De plus, le sé rieux, l’au to ri té
tran quille de la sen ten tia maxi ma (éty mo lo gie de « maxime ») est une
in ci ta tion au dé tour ne ment co mique ou lu dique, à la mo que rie.

16

Les pa ro distes vont donc prendre un malin plai sir à trans for mer ces
énon cés gno miques en énon cés co miques et à sub ver tir les va leurs
qu’ils vé hi culent.

Je vais prendre deux exemples tirés du XIX  siècle, ma pé riode de pré‐ 
di lec tion.

e

Les jeux de Bal zac
Bien que son propre dis cours four mille d’énon cés gno miques sé‐ 
rieux 18, Bal zac af fiche un goût mar qué pour la pa ro die des pro verbes.
Dans ses ro mans, il re pré sente plu sieurs per son nages li vrés à cette
ac ti vi té. Ainsi l’hé roïne de La Vieille fille, Ma de moi selle Cor mon, qui
af firme : « Je suis comme le lièvre, je meurs où je m’at tache 19 » (lièvre
au lieu de lierre) et, dans Ur sule Mirouët, Ma dame Cré mière, qui ne
cesse de faire ce qu’elle ap pelle des cap su lin guettes 20 (en tendre des
lap sus lin guae) et qui dit par exemple : « Abon dance de chiens ne nuit
pas 21 ». Bien sûr, ces per son nages font de la pa ro die in vo lon taire. Le
but de Bal zac est de mon trer que la vieille fille est « bes tiote 22 » et, à
tra vers Ma dame Cré mière 23, éma na tion de Ne mours, de dé non cer

17
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l’igno rance des pro vin ciaux. Mais la mul ti pli ca tion des pa ro dies
montre que Bal zac se dé lecte à ce genre d’exer cice.

Dans Un début dans la vie, on trouve d’ailleurs un per son nage, Mis ti‐ 
gris, qui as sume plei ne ment le rôle de pa ro diste et dé forme sys té ma‐ 
ti que ment les pro verbes et les ci ta tions cé lèbres : « Mon es to mac est
comme la na ture, il abhorre le vide », « Paris n’a pas été bâti dans un
four », « L’Ennui na quit un jour de l’Uni ver si té » (pa ro die d’une ci ta‐ 
tion de Hou dar de La Motte  : « L’ennui na quit un jour de l’uni for mi‐ 
té »). C’est que Mis ti gris est un rapin, c’est- à-dire un apprenti- artiste,
et que ses pa ro dies font par tie de la blague qui sévit dans le mi lieu ar‐ 
tiste :

18

En ce mo ment, la mode d’es tro pier les pro verbes ré gnait dans les
ate liers de pein ture. C’est un triomphe que de trou ver un chan ge ‐
ment de quelques lettres ou d’un mot à peu près sem blable qui lais ‐
sait au pro verbe un sens ba roque ou co casse 24.

Comme son nom l’in dique, Mistigris a le goût de la mys ti fi ca tion et
ses pa ro dies, comme celles des autres ra pins, re lèvent avant tout d’un
es prit lu dique 25.

Les ci ta tions ren ver sées de Du ‐
casse
Les en jeux de la pa ro die sont plus sé rieux chez Isi dore Du casse/Lau‐ 
tréa mont dans cet acte de « sa bor dage » lit té raire que Fran cis Ponge
a ap pe lé le « dis po si tif Maldoror- Poésies » et qui consiste à « re tour‐ 
ner » la lit té ra ture « comme un pa ra pluie » 26. Ainsi la pen sée de Sha‐ 
kes peare «  Frail ty, thy name is woman  » (Ham let) de vient chez Du‐ 
casse « Bonté, ton nom est homme », et le « Voi che en trate, las ciate
ogni spe ran za  » de Dante (La Di vine  Co mé die) est trans for mé en
«  Vous qui en trez, lais sez tout déses poir 27  », cela en vertu d’un
double prin cipe :

19

Un pion pour rait se faire un ba gage lit té raire, en di sant le contraire
de ce qu’ont dit les poètes de ce siècle. Il rem pla ce rait leurs af fir ma ‐
tions par des né ga tions. Ré ci pro que ment 28.
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et

Le pla giat est né ces saire. Le pro grès l’im plique. Il serre de près la
phrase d’un au teur, se sert de ses ex pres sions, ef face une idée fausse,
la rem place par l’idée juste 29.

Le terme «  pla giat  » dé signe ici la pa ro die, pra tique à la quelle Isi‐ 
dore Du casse se livre sur les clas siques comme sur les mo dernes et
dont on ob serve qu’elle vise à une sorte d’adap ta tion his to rique d’af‐ 
fir ma tions ju gées dé pas sées ou ana chro niques  : les maximes de
La  Ro che fou cauld ou de Pas cal étant de ve nues avec le temps des
contre- vérités, la pa ro die leur ap plique une « écri ture de la contra‐ 
dic tion 30  » qui marque l’op po si tion de Du casse aux va leurs idéo lo‐ 
giques, cultu relles («  ba gage lit té raire  ») et sco laires («  un pion  »)
qu’elles re pré sentent.

Les épi graphes pa ro diques
Pour Du casse/Lau tréa mont, la pa ro die sert clai re ment à contes ter
«  la phrase d’un au teur », c’est- à-dire ce qui fait l’au to ri té d’un dis‐ 
cours. Et si les ci ta tions sont pri vi lé giées, c’est parce qu’elles consti‐ 
tuent des concen trés d’au to ri té. On en trou ve ra confir ma tion à tra vers
cette mise en scène par ti cu lière de la ci ta tion qu’est l’épi graphe.

20

L’épi graphe, ci ta tion pla cée en tête d’un ou vrage ou d’un cha pitre,
d’un poème, etc., peut fonc tion ner comme une sorte de mo dèle ré‐ 
duit ou de mise en abyme du conte nu du livre ou texte qu’elle cha‐ 
peaute, et ainsi gui der le lec teur dans son in ter pré ta tion, mais son
but pre mier est d’ex hi ber une au to ri té sur la quelle le livre ou le texte
qu’on lit veut s’ap puyer. L’écri vain qui choi sit une épi graphe vise à
cau tion ner son texte par le dis cours d’un au teur re con nu dont il fait
peser l’au to ri té sur son propre texte (ce poids d’une au to ri té qui
s’ajoute est pré sent dans l’éty mo lo gie d’auc tor, qui vient de augeo,
« j’aug mente de mon poids »).

21

Dans Seuils 31, Gé rard  Ge nette a rap pe lé que la pra tique de l’épi‐ 
graphe s’est dé ve lop pée au XVIII  siècle, où l’on ren contre sur tout des
épi graphes la tines, et in ten si fiée dans le roman go thique (Ann  Rad‐ 
cliffe, Lewis, Ma tu rin), puis dans les ro mans de Wal ter  Scott. Elle a
été in tro duite dans le roman fran çais par des au teurs comme No dier,

22

e
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Sten dhal et Hugo, qui va jusqu’à pla cer plu sieurs épi graphes en tête
des cha pitres de Han d’Is lande.

À tra vers leurs épi graphes, les ro man tiques ex hibent les nou velles au‐ 
to ri tés qu’ils re con naissent et qu’ils op posent à celles des clas siques :
ce sont sou vent des au teurs étran gers dont ils ont contri bué à faire
dé cou vrir ou re dé cou vrir les œuvres, tels Sha kes peare, Mil ton, Os‐ 
sian, Sterne, Byron, Goethe, Les sing, Schil ler, etc.

23

Mais, à l’ins tar d’autres ex cen tri ci tés des ti nées à at ti rer l’at ten tion
(som maires hu mo ris tiques, fan tai sies ty po gra phiques, etc.), l’épi‐ 
graphe de vient très vite une pra tique conve nue, voire sté réo ty pée, ce
qui fait écrire à Champ fleu ry :

24

La mode s’en étant mêlée, de sa vante, l’épi graphe de vint tour à tour
pas sion née, sar cas tique, ven ge resse, fa mi lière, nar quoise et par fois
in com pré hen sible. Les hu mo ristes en em prun tèrent aux Al le mands ;
leurs amis, leurs maî tresses, leurs ad ver saires, leurs pa rents, leurs
ani maux fa vo ris eux- mêmes, dic tèrent ou miau lèrent des épi graphes
des ti nées à éton ner le lec teur […] 32.

Une telle pra tique est, elle aussi, une in ci ta tion à la pa ro die. Dès lors,
on va ren con trer des épi graphes qui pa ro dient le dis po si tif épi gra‐ 
phique et son au to ri té, soit en éle vant des phrases ano dines au rang
de ci ta tions, soit en at tri buant ces mêmes phrases à des au to ri tés re‐ 
con nues. Ainsi dans L’Âne mort et la femme guillo ti née de Jules Janin :

25

« C’est cela » (H. La fond) [épi graphe du chap. XVI]

« Vrai ment ! » [chap. XVII]

« À quoi bon ? » (Ma le branche) [chap. XX VIII 33]

À la tête de la nou velle « Le bol de punch » des Jeunes France, Théo‐ 
phile Gau tier re pro duit quatre fois la même ci ta tion :

26

« L’orgie éche ve lée » Bal zac

« L’orgie éche ve lée » Jules Janin
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« L’orgie éche ve lée » P.-L. Jacob

« L’orgie éche ve lée » Eu gène Sue 34

ce qui pour lui est une façon de ca ri ca tu rer (dans une pa ro die sa ti‐ 
rique) les excès des jeunes ro man tiques en met tant en exergue leur
com plai sance à l’égard des modes et des topoï, ici le lieu com mun de
l’orgie.

Contre l’au to ri té
Les exemples de Bal zac et Lau tréa mont mon traient l’au to ri té gno‐ 
mique mise à mal par des trans for ma tions pa ro diques qui en ren ver‐ 
saient le sens. Dans l’épi graphe pa ro dique, l’au to ri té épi gra phique est
re mise en ques tion par des ci ta tions évi dées de leur sens. La pa ro die
ap pa raît donc comme un moyen pri vi lé gié de contes ta tion de l’au to‐ 
ri té de la ci ta tion, et je ter mi ne rai par quelques exemples qui
confirment ce pri vi lège et sur tout l’ef fi ca ci té de la ci ta tion dans cette
contes ta tion.

27

Dans Ma dame Bo va ry, Flau bert s’at taque, comme on sait, à toute une
lit té ra ture ro ma nesque et ro man tique dont il pense qu’elle a em pois‐ 
sé la sen si bi li té de ses contem po rains. Tout le cha pitre VI de la pre‐ 
mière par tie, qui dé crit les lec tures d’Emma au couvent, est consa cré
à la dé non cia tion de cette lit té ra ture à l’eau de rose («  Ce n’étaient
qu’amours, amants, amantes, dames per sé cu tées s’éva nouis sant dans
des pa villons so li taires 35… ») Mais, plus loin dans le roman, il est un
pas sage qui donne le coup de grâce à cette lit té ra ture au moyen
d’une simple ci ta tion pa ro dique. Dans le cha pitre  3 de la troi sième
par tie, Flau bert évoque les pro me nades en barque de Léon et Emma
sur la Seine :

28

Une fois, la lune parut ; alors ils ne man quèrent pas à faire des
phrases, trou vant l’astre mé lan co lique et plein de poé sie ; même elle
[Emma] se mit à chan ter :

Un soir, t’en souvient- il ? nous vo guions, etc. 36.
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La dé non cia tion des cli chés ro man tiques est ex pli cite : la lune, topos
poé tique, doit gé né rer im man qua ble ment de la mé lan co lie et faire
faire des phrases, tan dis que la pro me nade en barque, fût- ce sur la
Seine, doit in évi ta ble ment sus ci ter le rap pel des vers cé lèbres du
«  Lac  ». Voici donc l’au to ri té de La mar tine convo quée à tra vers un
vers hy per con nu dudit poème. Mais cette au to ri té est dou ble ment ri‐ 
di cu li sée  : d’une part la ci ta tion est mise sur le même plan que les
phrases « im man quables » et, d’autre part, elle s’ac com pagne d’un etc.
pa ro dique, qu’on peut tra duire par «  bla bla bla  », ou on connaît la
chan son…

29

Tou jours dans Ma dame  Bo va ry, ce ci ta teur in vé té ré qu’est Ho mais
for mule des re com man da tions pour soi gner les crises ner veuses
d’Emma :

30

[…] Puis, ne pensez- vous pas qu’il fau drait peut- être frap per l’ima gi ‐
na tion ?

— En quoi ? com ment ? dit Bo va ry.

— Ah ! c’est là la ques tion ! Telle est ef fec ti ve ment la ques tion : That is
the ques tion ! comme je li sais der niè re ment dans le jour nal 37.

À tra vers la cé lèbre ci ta tion d’Ham let at tri buée au Fanal de Rouen,
Flau bert ne stig ma tise pas seule ment l’igno rance d’Ho mais, il épingle
la presse comme nou velle source d’au to ri té, c’est- à-dire de vé ri té,
pour le bour geois du XIX   siècle («  Jour nal  : Son im por tance dans la
so cié té mo derne. […] Il faut tou jours dé cla mer contre eux, tout en
croyant ce qu’ils disent 38 »).

e

Mais Sten dhal avait déjà fait plus fort. Dans la Vie de Henry Bru lard,
ce sont les deux cibles, la lit té ra ture ro man tique et la presse, qui sont
at teintes par une ci ta tion pa ro dique. Au cha pitre XXXII de son au to‐ 
bio gra phie, où il évoque la triste pé riode de son pre mier sé jour à
Paris pour le concours de l’École po ly tech nique, Sten dhal en vient à
citer un pas sage de la pré face de Chat ter ton de Vigny :

31

Au mi lieu de ces amis ou plu tôt de ces en fants rem plis de bon sens et
dis pu tant trois sous par jour à l’hôte qui sur cha cun de nous, pauvres
diables, ga gnait peut- être lé gi ti me ment huit sous par jour et en vo ‐
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lait trois, total : onze sous, j’étais plon gé dans des ex tases in vo lon ‐
taires, dans des rê ve ries in ter mi nables, dans des in ven tions in fi nies
(comme dit le j[ourn]al avec im por tance 39).

Cette ci ta tion est pa ro dique dans la me sure où elle vise la ten ta tion
de ré in ter pré ter cette pé riode en cé dant à l’ima ge rie du génie mi sé‐ 
rable et in com pris vé hi cu lée par un ro man tisme do lo riste et pro mue
par Vigny dans la fi gure de Chat ter ton. La pa ro die re pose ici sur la
dis cor dance iro nique entre la for mu la tion tri viale des sou cis ma té‐ 
riels quo ti diens et l’ex pres sion exal tée de la vie spi ri tuelle idéale sup‐ 
po sée du poète (voir plus loin  : «  Il ne me man quait que l’au dace
d’écrire, qu’une che mi née par la quelle le génie pût s’échap per 40  »).
Mais comme Sten dhal cite la pré face de Chat ter ton en pas sant par un
ar ticle du Jour nal des dé bats du 14 fé vrier 1835 ren dant compte de la
pièce de Vigny 41, la pa ro die vise aussi la presse, qui se fait le re lais
com plai sant de l’em phase d’un cer tain dis cours ro man tique qui a le
don d’aga cer Sten dhal (« comme dit le jour nal avec im por tance »)…

32

Re marques conclu sives
La pa ro die est donc une pra tique de trans for ma tion qui se sert abon‐ 
dam ment de la ci ta tion. Parce que, comme nous l’avons vu, les ci ta‐
tions sont de pe tites uni tés plus fa ciles à tra vailler que des textes
éten dus, parce que ces pré lè ve ments de texte que sont les ci ta tions
bé né fi cient d’une no to rié té qui les font fa ci le ment re con naître sous
leur trans for ma tion, et, enfin et sur tout, parce que ces ci ta tions, sou‐ 
vent gno miques, vé hi culent une au to ri té qui in cite à la trans gres sion
pa ro dique. Cette au to ri té est à la fois idéo lo gique, car la ci ta tion est
sou vent choi sie pour ses qua li tés axio lo giques, et ins ti tu tion nelle, car
on ne cite que les au teurs re con nus, c’est- à-dire les écri vains qui ont
du poids, qui font au to ri té dans le champ lit té raire.

33

C’est évi dem ment parce que ces écri vains pèsent et par fois leur
pèsent que les pa ro distes s’en prennent à leurs textes, dans la vo lon té
d’échap per à une in fluence trop en va his sante, de se li bé rer par le
geste trans gres seur de la pa ro die (ou du pas tiche). C’est dire que ce
geste est aussi une marque in di recte de consi dé ra tion, sinon de res‐ 
pect  : on ne pa ro die que les au teurs qui en valent la peine, qui sti‐ 
mulent le désir de ri va li ser, qui donnent envie de faire pièce avec eux.

34
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Le nez de Cy ra no ri di cu lise peut- être le poi gnard de Py rasme, la pa‐ 
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ABSTRACTS

Français
La pa ro die est une pra tique de trans for ma tion co mique, lu dique ou sa ti‐ 
rique qui uti lise sou vent la ci ta tion, car la ci ta tion est une pe tite unité de
texte fa cile à trans for mer, elle bé né fi cie d’une no to rié té qui la fait ai sé ment
re con naître sous la trans for ma tion et, en tant qu’énon cé gno mique, elle vé‐ 
hi cule une au to ri té qui in cite à la trans gres sion. Cela sera mon tré à tra vers
la trans for ma tion de pro verbes et maximes chez Bal zac et Isi dore Du casse,
la pra tique de l’épi graphe pa ro dique et le dé tour ne ment de ci ta tions chez
Flau bert et Sten dhal.

English
Par ody im plies a comic, play ful or satir ical trans form a tion which often re‐ 
sorts to quo ta tion, be cause a quo ta tion is a small text unit which is easy to
trans form, it is a pop u lar form be cause it re mains re cog niz able even after
the trans form a tion. As a gnomic dis course it rep res ents an au thor ity which
in vites to trans gres sion. This will be shown thanks to ex amples such as the
trans form a tion of pro verbs and max ims in Balzac and Isidore Ducasse, the
use of par odic epi graphs and mis ap pro pri ated quo ta tions in Flaubert and
Stend hal.
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