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p. 13-30

Dans la cour in té rieure de l’Hô pi tal des In cu rables de Naples, fondé
en 1473 dans un but ca ri ta tif par Maria Longo et géré par la Confré rie
des Bian chi, se trouve une pe tite église, Santa Maria Suc curre Mi se ris,
dans la quelle parmi d’autres tré sors du ba roque na po li tain on peut
contem pler une des rares re pré sen ta tions ar tis tiques d’un corps fé‐ 
mi nin at teint de sy phi lis. Il s’agit du buste en cé ro plas tique in ti tu lé La
scan da lo sa de l’ar tiste et sœur na po li taine Ca te ri na de Ju lia nis (1670-
1742), 1 qui re pré sente la par tie su pé rieure du corps d’une jeune
femme en voie de dé com po si tion, re cou vert par des plaies et rongé
par des vers.
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Le buste, bou le ver sant et ma cabre, ser vait, en fait, de me men to mori
pour toutes les jeunes filles qui fré quen taient l’église et qui au raient
pu céder à la ten ta tion de la pros ti tu tion et, par consé quent, tom ber
dans le piège de la ma la die qui avait frap pé l’Ita lie et l’Eu rope à par tir
du début du XVI  siècle et qui en core au XVII  siècle fai sait des vic times,
no tam ment chez la large po pu la tion de pros ti tuées de Naples.

2
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Un corps, un des tin : les cour ti ‐
sanes et le « mal fran çais »
Comme ce fut déjà le cas pour d’autres épi dé mies, le corps fé mi nin, et
no tam ment le corps de la femme pros ti tuée, était consi dé ré comme
le por teur par ex cel lence de la conta mi na tion et c’est pour quoi, dès le
début de l’épi dé mie de mal fran çais, les femmes qui exer çaient la
pros ti tu tion furent prises pour cible aussi bien par les ins ti tu tions lo‐ 
cales que par le sa voir mé di cal et la lit té ra ture sa ti rique de l’époque.
Si La scan da lo sa a été conçue par l’ar tiste na po li taine à la moi tié du
XVII  siècle, ce fut bien avant, et plus pré ci sé ment dans la pre mière
moi tié du XVI  siècle, que les théo ries mé di cales sur l’étio lo gie de la
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ma la die et la lit té ra ture sa ti rique d’ins pi ra tion mi so gyne virent dans
le corps de la femme pu blique le ber ceau du mal.

D’ailleurs, de puis le Moyen- Âge, le corps fé mi nin a tou jours été lu et
in ter pré té comme un corps na tu rel le ment « va lé tu di naire », c’est- à-
dire ma la dif. 2 Les or ganes gé ni taux fé mi nins, les seins qui don naient
pro di gieu se ment le lait et, bien sûr, le ri tuel mys té rieux des sai gne‐ 
ments men suels fai saient de la femme un être bi frons et équi voque,
in digne de confiance. À la fin du XV  siècle, la connais sance en ri chie
de l’ana to mie fé mi nine en conco mi tance avec l’épi dé mie de sy phi lis ‒
ap pe lée à l’époque « mal fran çais » 3 ‒ don nait lieu à une lec ture mi‐ 
so gyne de l’ori gine de la conta gion vé né rienne 4. Dans les trai tés mé‐ 
di caux pu bliés tout au long du XVI  siècle on re marque, en effet, la
pré sence constante de la ré fé rence à la pros ti tu tion comme ori gine
ou comme vec teur de conta gion. C’est d’ailleurs la rai son pour la‐ 
quelle, en 1527, le mé de cin fran çais Jacques de Bé then court sug gère
de nom mer cette nou velle ma la die à par tir des or ganes im pli qués
dans la conta mi na tion, d’où l’adop tion de l’ad jec tif « vé né rien » :

4
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À mon sens, une ma la die doit être dé nom mée d’après sa cause ; celle
dont nous al lons trai ter mé ri te rait, en consé quence, d’être ap pe lée
mal vé né rien (mor bus ve ne reus). […] Nous in cli nons à pen ser qu’il
doit son ori gine pre mière à un germe pes ti len tiel pro ve nant du mé ‐
lange des deux se mences, ou de la se mence mâle avec les mens trues.
Il est pos sible d’ailleurs que le dé ve lop pe ment ori gi nel de ce germe
in fec tieux ait été fa vo ri sé par quelques cir cons tances par ti cu lières,
telles que la cha leur, le frot te ment, le coït dans un mo ment in op por ‐
tun, l’or gasme vé né rien, le contact d’hu meurs im pures, la vi ru lence
spé ciale des mens trues d’une cour ti sane, etc. 5

En 1555, An to nio Bra sa vo la, maître de Ga briel Fal lope et mé de cin
d’Her cule II d’Este et du pape Paul III, en s’ap puyant sur la théo rie des
miasmes, re con naît dans son trai té De morbo Gal li co l’ori gine de la
conta gion dans l’uté rus pour ri d’une su perbe pros ti tuée qui avait of‐ 
fert ses ser vices à l’armée fran çaise pen dant le siège de Naples :

5

In Gal lo rum cas tris 1495 scor tum ade rat no bi lis si mum ac pul cher ri ‐
mum, in uteri ore pu tre fac tum ge rens abs ces sum. Viri, qui cum illa
coi bant, ad ju vante etiam hu mi di tate ac pu tre dine, dum mem bra vi ri ‐
lia per uteri col lum per fri ca bant, ob loci etiam pu tre di nem in eorum
vi ri li bus mem bris pra vam quan dam af fec tio nem contra he bant, qua
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exul ce ra ban tur. Haec lues unum primo in fe cit ho mi nem, pos tea duos
et tres et cen tum, quia illa erat pu bli ca me re trix et pul cher ri ma ; et
ut pro cax est na tu ra hu ma na in coi tum, mul tae mi dieres, cum his vi ‐
tia tis viris coeuntes, lue ista in fec tae sunt, quam deinde aliis viris
sunt im par ti tae ut de nique lues per totam Ita liam spar sa sit et per
Gal lias et bre vi bus per uni ver sam Eu ro pam. 6

On re trouve éga le ment cette ré fé rence à l’ori gine sexuelle de la ma la‐ 
die dans les chro niques des pre mières an nées de la vague épi dé mique
et, par consé quent, au dan ger re pré sen té par la pros ti tu tion. Voici,
par exemple, ce qu’en re gistre Gio van ni Por to ve ne ri à Pise en 1495 :

6

Da un anno in qua e al pre sente, ci sono ma la ti assai per Pisa d’una
in fer mi tà mi se ra bile, cioè uno certo vaiuo lo gros so, per modo at trat ‐
ti vo li omini e le donne non si po tea no muo vere dal letto da per loro,
e du ra va a chi uno anno, a chi per sei mesi, ch’era una scu ri tà a ve ‐
der li. È per tutta la Fran za e la Pro ven za e la Ca te lo nia e molti luo ghi
di tale in fer mi tà. E quan to più erano ga gliar di omini, tanto di ven ta va ‐
no più at trat ti. E ap pic ci ca va si nell’usare con fem mine aves si no dette
ma lat tie, e mas sime con me re trice, a tutti s’ap pic ca va no. 7

C’est à la même époque que le chro ni queur Fi le no Della Tuade écrit
dans ses an nales que l’ori gine de la ma la die était ca chée dans le corps
des femmes («  le fe mine lo ave va no in la na tu ra ») et c’est pour quoi
beau coup de pros ti tuées furent éloi gnées des villes de Bo logne et
Fer rare (« ne fu ro no cha zate molte me re tri ci » 8). Cette me sure res‐ 
tric tive fut adop tée dans plu sieurs villes au len de main de la pre mière
vague épi dé mique. Par tout dans la pé nin sule, des dis po si tions de ré‐ 
gle men ta tion de la pros ti tu tion furent mises en place 9. À Naples, les
ins ti tu tions lo cales es sayèrent d’af fai blir le pou voir des ruf fia ni (ma‐ 
que reaux) et d’in ter dire aux pros ti tuées l’accès aux ta vernes et aux
cam pe ments mi li taires. 10

7

À Ve nise, une loi du 22 sep tembre 1539 pré voyait l’ex pul sion des me‐ 
re tri ci fo reste – c’est- à-dire les femmes qui exer çaient la pro fes sion
de pros ti tuées dans la ville de puis moins de deux ans – et l’in ter dic‐ 
tion pour les pros ti tuées ti to late d’en trer dans les églises. Dans les
mêmes an nées, entre 1533 et 1551, à Ve nise a été construit le Couvent
des Conver tite, un lieu d’en fer me ment pour les jeunes filles pros ti‐ 
tuées re pen ties, conçu afin de li mi ter à la fois le phé no mène de la

8
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pros ti tu tion ur baine et les risques sa ni taires liés à la conta gion vé né‐ 
rienne. 11 Si le XV  siècle fut une pé riode glo ba le ment plus to lé rante
en vers le phé no mène de la pros ti tu tion ur baine, à par tir de la moi tié
du XVI  siècle, le rap port des ins ti tu tions lo cales se muscle à l’en contre
des pros ti tuées à tra vers une série de lois de plus en plus nom breuses
et res tric tives, vi sant à contrô ler la “santé pu blique” de la ville 12.

e

e

La lit té ra ture sa ti rique an ti put ‐
ta nes ca
La crainte d’une conta mi na tion pro ve nant de la fré quen ta tion des
pros ti tuées de vient éga le ment un lieu com mun au sein de la lit té ra‐ 
ture sa ti rique ita lienne. Avec l’épi dé mie vé né rienne, l’éven tail tra di‐ 
tion nel d’ac cu sa tions mi so gynes s’élar git, tan dis que la des crip tion
pa ro dique et anti- pétrarquiste du corps fé mi nin ac cueille très fa vo ra‐ 
ble ment la ré fé rence à la nou velle ma la die. Fran ces co Berni, le poète
qui en Ita lie pour suit la tra di tion comico- réaliste tos cane de Bur‐ 
chiel lo et qui était de ve nu, à par tir des an nées 1520, le maître à pen‐ 
ser d’une gé né ra tion de poètes bur lesques réunis à Rome au sein de
l’Ac ca de mia dei Vi gnaiuo li 13, af firme dans le son net « Alle put tane »
(1518) avoir re non cé à la com pa gnie des pros ti tuées es sen tiel le ment
pour deux rai sons, l’ar gent et la santé :

9

Un dirmi ch’io gli pres ti e ch’io gli dia 
or la veste, or l’anel lo, or la ca te na, 
e, per aver la co nos ciu ta a pena, 
vo ler mi tutta tôr la robba mia; 
 
un voler ch’io gli facci com pa gnia, 
che nell’in fer no non è mag gior pena, 
un dar gli de si nar, al ber go e cena, 
come se l’uom fa cesse l’os te ria; 
 
un sos pet to cru del del mal fran zese, 
un tôr da na ri o drap pi ad in ter es so, 
per darli, ver bi gra zia, un tanto al mese; 
 
un dirmi ch’io vi torno trop po spes so, 
un’ec cel len za del si gnor mar chese, 



L’amour au temps des épidémies

eter no onor del put ta nes co sesso; 
 
un morbo, un puzzo, un cesso, 
un to glier a pi gion ogni pa laz zo 
son le ca gio ni ch’io mi meni il cazzo. 14

En effet, de nom breux poètes étaient at teints de cette nou velle ma la‐ 
die et l’évo ca tion du «  mal fran çais  » à des fins pa ro diques et sa ti‐ 
riques était très ré pan due au XVI  siècle, no tam ment à par tir des an‐ 
nées 1520-1530 quand « le mal fran çais » n’avait plus le ca rac tère létal
des pre mières vagues. À cet égard, on peut d’ailleurs lire, parmi les
lettres de Niccolò Fran co, une pis to la adres sée à son grand ami Bo ni‐ 
fa cio Pi gno li 15 :

10

e

Se l’huomo le lauda, lava il capo a l’asino: se le chia ma porche, vacche,
so gliarde, sbren zo late, e ma riuole, è la lor sa lu ta tione an ge li ca. Hora
piac cia a San Giobbe, che ciò sia in is cam bio de le gomme, che ha ‐
ves si po tu to ri trarre da le lor pra tiche. 16

Un autre phé no mène lit té raire très ré pan du était l’am bi va lence du
dis cours poé tique à l’en contre des femmes, et no tam ment des cour ti‐ 
sanes 17. Quin to Ghe rar do, poète sa ti rique des an nées 1530, dédie une
série de poèmes à la cour ti sane «  si gno ra Fer ret ta », qui bous cu lait
sou vent entre l’éloge des ver tus de l’amante (ca pi to lo VI, « Io son en‐ 
tra to in tal ma lan co nia ») et la plus cruelle des in vec tives mi so gynes.
Dans le «  Ca pi to lo contra una cor te gia na  » («  I v’ho fatto Ma don na
mia avi sa ta  » 18) il uti lise le ren ver se ment pa ro dique de la des crip tio
puel lae, à la mode chez Berni et ses col lègues bur lesques 19, en ajou‐ 
tant sur le front de la cour ti sane, qui lui re fuse son amour, le sym bole
de la conta gion vé né rienne :

11

Avete poi due luci belle e care 
Ma vi co la no sempre a dirvi il vero
E fanno chi le guar da ins pi ri tare. 
Il vos tro fronte spa zio so e al te ro 
È ri ca ma to tutto di stra fo ro 
Da quel gal li co Re sì crudo e fero. 20

Pour mar quer la lai deur ex té rieure et in té rieure de la femme, le poète
fait éga le ment appel à un autre topos très ré pan du dans l’ar se nal rhé

12
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to rique de la lit té ra ture mi so gyne : la des crip tion hor ri pi lante de l’or‐ 
gane sexuel fé mi nin qui évoque le cé lèbre pas sage du Cor bac cio :

Io dirò dunque del fo rame vos tro 
L’is tra no puzzo ch’indi versa ogn’ora 
Ch’am mor ba e in fet ta tutto il secol no stro. 21

Ou en core, Tom ma so Gar zo li qui, dans son œuvre La Piaz za uni ver‐ 
sale di tutte le pro fes sio ni del mondo (1587), en dé cri vant le mé tier des
pros ti tuées, fait ré fé rence aux pus tules et au mal vé né rien ca chés à
l’in té rieur du corps fé mi nin :

13

Quan to da loro si ri ceve e ac quis ta, […] non è altro che mille im mon ‐
dezze e sor di dezze, le quali ones ta mente no mi nare non si ponno. E
s’ab bel lisce il concet to des cri ven do quan to son brutte, sporche,
laide, in fa mi, fur fante, pi doc chiose, piene di croste, […], am mor bate
di den tro, ap pes tate di fuori, che le Ga brine in com pa ra zione son più
de si de ra bi li che loro. 22

En effet, la des crip tion ana to mique du corps fé mi nin mu ti lé ou at‐ 
teint d'une ma la die vé né rienne était de ve nue un leit mo tiv de la poé‐ 
sie sa ti rique, comme on peut le lire dans la lettre bur lesque ou vrant
l’an tho lo gie Delle let tere di di ver si au to ri, rac colte per Ven tu rin Ruf fi‐ 
nel li pu bliée en 1547 à Man toue 23. La lettre, ano nyme et écrite par un
amant déçu, re late l’his toire d’une jeune pros ti tuée exer çant son ac ti‐ 
vi té dans la ville uni ver si taire de Pa doue, où elle est re nom mée chez
les «  no bi li sco la ri e gen ti luo mi ni  » comme étant «  la più ma li gna
crea tu ra, et la più igno rante, et la più falsa et in gra ta et ladra, et truf‐ 
fa, et la più dis cor tese et vil la na che viva sopra tutta la terra  » 24.
Après la nar ra tion des aven tures éro tiques de la jeune femme, qui
font écho aux prouesses de la Ce les ti na de Fer nan do de Rojas et de la
Nanna de Pie tro Are ti no, l’au teur dé crit la dé bâcle éco no mique et
phy sique de la cour ti sane at teinte, à juste titre, du « mal fran çais » :

14

Molti sono fi nal mente anzi piut tos to in nu me ra bi li e vos tri dif fet ti. Ma
par lan do hora di quei del corpo, giu di co che più che per ogni altro,
siate da fug gire per tema di conta gione, per ciò che quel male che sì
vi rode et consu ma, è trop po cru dele. 25



L’amour au temps des épidémies

En évo quant l’usage de la dis si mu la tion et de la ruse de la part des
cour ti sanes – un autre topos de la lit té ra ture an ti put ta nes ca –, l’au‐ 
teur ac cuse sa des ti na taire de ca mou fler à la fois son âge et sa ma la‐ 
die :

15

E po nia mo etian dio che si tro vas se ro huo mi ni tanto ir ra tio na li et in ‐
sen sa ti, che vi cre des se ro quan do voi dite di non haver an chor i venti
duo anni. Chi è nel mondo sì stol to, et sì ni mi co della sua pro pria
vita, che non cu ran do né vos tra su per bia, né ma li gni tà, né vitii, né il
gran vi tu pe rio che nasce dalla vos tra conver sa zione (a causa dell’uso
del vol gare tos ca no), ve nisse a voi per can giar de na ri in mal fran cese,
et breve pia cere di go der vi in lun ghis si ma do glia di quel male tanto
noio so? Né vo glio già che voi cre diate, che le cau tele le quali ha vete
usato in me di car vi se gre ta mente, non sieno a tutti pa le si. Per che
non è huomo, né fur fante, che non sap pia come voi feste la qua re si ‐
ma in casa d’uno Ec cel lente me di co in Pa do va con la dieta del santo
legno in dia no. Ma Iddio gius to ri guar da tor de i me ri ti vos tri, non
comportò che la me di ci na ha vesse in voi l’usate forze così ne sete più
che mai tor men ta ta et ha vete (come a molte per sone è ma ni fes to)
quel la vos tra gamba tutta im mar ci ta e guas ta. 26

Le ton sa ti rique s’ac com pagne aussi du tra di tion nel re cours à la jus‐ 
tice di vine pour ex pli quer les rai sons de la conta gion vé né rienne :

16

Mi spiac cio no ve ra mente le vostre scia gure, ma poi m’ac que to quan ‐
do penso che lo strale che vien dalla man di Dio non può ca dere se
non gius ta mente sovra chi se l’ha me ri ta to. 27

Cette lettre bur lesque est loin d’être une ex cep tion dans le contexte
vé ni tien. En effet, c’est à Ve nise que la sa tire mi so gyne contre les
pros ti tuées trouve une place d’hon neur dans la lit té ra ture de
l’époque, no tam ment grâce à l’in fluence de la pu bli ca tion des Ra gio‐ 
na men ti (1534-1536) de l’Aré tin. Cé lèbres sont cer taines com po si tions
is sues du cercle aré ti nien, comme le Dia lo go dello Zop pi no 28, la Ta rif‐ 
fa delle put tane 29, ou le Ca ta lo go de tutte le prin ci pa li et più ho no rate
cor ti giane di Ve ne tia 30, où fi gure aussi le nom de Ve ro ni ca Fran co,
cé lèbre poète et cour ti sane de Ve nise 31. En 1575 Maf fio Ve nier, poète
et aris to crate vé ni tien, lui adresse deux ca pi to li bur lesques (« Fran ca,
cre deme, che per San Maf fio  » et «  An, fia, cuo mo do? A che modo
zuo ghia mo? ») et un long son net cau da to (« Ve ro ni ca, ver unica put ta‐

17
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na »), où le mé pris pour la pro fes sion de la jeune poé tesse était la rai‐ 
son de l’in vec tive et la ré fé rence au « mal fran çais » qui af fli geait la
femme re pré sen tait la condam na tion mo rale et phy sique de ses pé‐ 
chés :

No estu del gran Mal 
Fran cese la di let ta fia adot ti va 
Re li ta della quon dam Pel le ti va, 
Causa che tanti scri va, 
Erede uni ver sal del Laz za ret to ? 
[…] 
Quel la che man tien guer ra 
Contro la Sa ni tà, mare del morbo; 
Quel la che venne al mondo con el corbo ? 
Quel la che rende orbo 
Sto se cu lo pre sente e che l’in fet ta? 
Quel la contra de chi no val re cet ta 
Né me de si ma elet ta ? 32

C’est d’ailleurs aussi à Ve nise que l’oncle de Maf fio Ve nier, Lo ren zo
Ve nier, très proche de l’Aré tin ve nant de s’ins tal ler dans la ville, avait
pu blié deux poèmes sa ti riques an ti put ta nes chi dans les an nées 1530,
La Put ta na er rante et Il Tren tun della Zaf fet ta. Dans ce der nier
poème, Ve nier re late l’his toire d’une jeune pros ti tuée vio lée par 31
hommes ap par te nant à la so cié té no bi liaire vé ni tienne, en guise de
pu ni tion pour sa fier té 33. Dans la Put ta na Er rante (1530), le jeune
poète ré dige une com po si tion pa ra doxale en oc taves, dans la quelle le
per son nage prin ci pal est une in sa tiable cour ti sane qui, avec le mal
fran çais « brodé » sur le corps, en tame un voyage ini tia tique dans la
pé nin sule à tra vers d’épiques pé ré gri na tions éro tiques 34.

18

Les « la men ta tions » des cour ti ‐
sanes
À la pa role écrite pou vaient s’ac com pa gner des ri tuels pu blics pre‐ 
nant pour cibles les pros ti tuées, sou vent pen dant les fêtes de Car na‐ 
val. Une lettre ano nyme du 11 fé vrier 1525, en voyée de Rome à Paolo
Vet to ri, nous livre un exemple re pré sen ta tif de ce type de théâtre de
rue per for ma tif. Dans la mis sive, on peut lire qu’un cer tain Maes tro

19
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An drea, co mé dien et poète très connu à Rome dans les an nées 1520,
était le pro ta go niste d’un épi sode de re pré sailles de la part des cour‐ 
ti sanes ro maines, en rai son de ses cha riots sa ti riques ac com pa gnés
par des com po si tions poé tiques :

Jeri m. An drea di pin tore fece un carro dove erano tutte le cor ti giane
vec chie di Roma fatte di carta, cias cu na con il nome suo, e tutte le
buttò in fiume avan ti al Papa; mandò all’Or so li na il so net to e la can ‐
zone che si can ta va. Do mane le cor ti giane, per ven di car si, frus ta no
detto m. An drea per tutta Roma. 35

Mae stro An drea est aussi évoqué par l’Arétin comme l’au teur d’un
texte sa ti ri que très po pu lai re, le La men to di una cor ti gia na fer ra re se
per es se re re dut ta in la ca ret ta per el mal fran ze se 36. Du La men to il
existe plu sieurs co pies pu bliées tout au long du XVI  siècle dont Gio‐ 
van ni Aqui lec chia a ri gou reu se ment re cons truit la chro no lo gie dans
un cha pitre de ses Schede d’ita lia nis ti ca 37. Il est pos sible de dater la
ré dac tion écrite du La men to entre 1519 et 1527, année de la mort de
Maes tro An drea pen dant le Sac de Rome. Le texte s’ins crit, d’un côté,
dans la riche pro duc tion des la men ta tions sa ti riques étu diées et ca ta‐ 
lo guées par Flo rence Ala zard 38, et de l’autre, dans la tra di tion car na‐ 
va lesque des « Cha riots de la mort », comme celui chan té par An to nio
Ale man ni à l’oc ca sion du Car na val du 1511 lors du dé fi lé du cha riot de
la mort créé par l’éclec tique Piero di Co si mo, dont Va sa ri dé crit en
dé tail la construc tion dans le Vite 39. Mais il est aussi pos sible que
l’auteur- comédien se soit di rec te ment ins pi ré de la vé ri table his toire
d’une cé lèbre cour ti sane, Im pe ria de Paris, qui avait trou vé la mort en
1512, après avoir été l’amante d’Agos ti no Chigi et An ge lo del Bu fa lo,
deux hommes très in fluents dans la Rome des an nées 1520, et pour
la quelle plu sieurs la men ta tions avaient été com po sées 40. Le La men to
re late l’his toire d’une cé lèbre pros ti tuée de Rome (mais d’ori gine fer‐ 
ra rese), qui à cause de la ma la die vé né rienne, avait perdu tout le fruit
de son tra vail et fut conduite aux portes de l’Hô pi tal sur une char‐ 
rette. Le mo no logue se concentre sur la com pa rai son entre la jeu‐ 
nesse, lorsque la cour ti sane était riche et belle, et le mo ment pré sent
de la re pré sen ta tion car na va lesque (ou de la lec ture), où la vieille
femme ma lade et pauvre se plaint de sa mau vaise for tune :
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Ohimé Dio, dhe Dio, ahi cielo, o sorte 
O mar to rio in fer nal morbo fran zese
Che in po ver tade fai fugir la morte 
[…] 
Già fui si fa vo ri ta e si fe lice 
Ves ti vo oro e or ho un sacco gros so 
[…] 
Beati eran per me tutti li aman ti 
Ognun ser vi tor me era e io la si gno ra 
Hor mi mos tra no a dito tutti quan ti. 41

On peut donc ima gi ner le co mé dien qui, dé gui sé en cour ti sane, les
signes de la sy phi lis sur le corps, se pro me nait dans les rues de Rome
pour le plai sir du pu blic et en dépit des cour ti sanes, spec ta trices de
ce body sha ming. Or, si avec le La men to, le poète- acteur dé crit la pa‐ 
ra bole mal heu reuse de la vie de la cour ti sane de Fer ra ra, c’est avec le
Pur ga to rio delle cor ti giane, un autre texte at tri bué à Maes tro An drea
et sou vent pu blié avec le La men to, que nous avons l’oc ca sion de pé‐ 
né trer dans l’un des lieux les plus re dou tables du nou vel ur ba nisme
de la ca pi tale, l’Hô pi tal des In cu rables 42.
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Le Pur ga to rio, pu blié à Bo logne en 1529, a été écrit pour un spec tacle
car na va lesque qui a eu lieu sur la place Sciar ra à Rome avant 1527 (si
on at tri bue la pa ter ni té du texte tou jours à Maes tro An drea). Au sein
même de ce lieu de soin et d’en fer me ment, on trouve un locus hor ri‐ 
bi lis, où les lits « s’em pio no spon da a spon da » et tout le monde pré‐ 
sente les plaies d’une ma la die lé tale, ou alors im pos sible à soi gner :

22

E tal che avea fac tezze alte e di vine 
per lin cu ra bil mal ve nu ta un mos tro, 
e chi dun mem bro o naso ha facto fine. 
Chi iace aban do na ta la pel chios tro, 
piena di pia ghe dal capo alle piante 
pe lor pec ca ti e per exem plo vos tro. 
Chi le carne ha consunte tutte quante 
per fino al los so in dol mar cia e fe tore 
e come voi gia fur belle e ga lante. 
[…] 
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Chi e dal capo apie tutta per du ta 
nel viso, e lioc chi, il petto e mem bra guaste 
ne da qual fussi piu ri co nos ciu ta. 43

Pen dant les vagues suc ces sives de sy phi lis, les au to ri tés des villes
concer nées par le phé no mène de la pros ti tu tion mas sive avaient opté
pour la for mule clas sique de « sur veiller et punir » 44, en ajou tant l’en‐ 
fer me ment obli ga toire dans les Hô pi taux des In cu rables 45. Il est aussi
utile de rap pe ler que les soins contre le mal fran çais étaient oné reux.
Les thé ra pies à do mi cile étaient ré ser vées uni que ment aux hommes
et aux femmes qui pou vaient se les per mettre et qui, de ce fait, pou‐ 
vaient gar der la ma la die dans la sphère do mes tique et pri vée. De plus,
les thé ra pies pro phy lac tiques contre le mal fran çais étaient conçues
seule ment pour les hommes. Mal gré la re com man da tion du mé de cin
d’Alexandre VI, Gas par To rel la, de nom mer des femmes sur veillantes
qui au raient dû s’oc cu per de la santé des pros ti tuées, le sys tème ré‐ 
pres sif mis en place au XVI  siècle n’ar ri va ja mais à conce voir la dés in‐ 
fec tion des lu pa nars et le contrôle mé di cal obli ga toire, qui fut éta bli
en Ita lie seule ment au XVIII  siècle 46.
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En place et lieu, la ré ponse des au to ri tés pu bliques fut l’en fer me ment
des pros ti tuées dans les Hô pi taux ou bien l’obli ga tion pour elles de li‐ 
mi ter leur pré sence dans l’es pace pu blic, voire de quit ter le ter ri toire
ur bain lors des fortes crises sa ni taires. Les Hô pi taux de vinrent de
plus en plus nom breux à par tir de la fin du XV  siècle et furent sou te‐ 
nus par des grandes fa milles aris to cra tiques, sou vent par des dames
re nom mées pour leur ac ti vi té pieuse, en col la bo ra tion avec dif fé‐ 
rentes Confré ries.
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En 1499 à Fer rare, Al fon so I  au to ri sa la créa tion de « Lo Spe dale de’
fran cio sa ti » avec l’aide de la Confré rie de Saint Job. À Bo logne, l’église
de Saint Laurent de vient le lieu d’ac cueil des femmes at teintes de sy‐ 
phi lis à tra vers le sou tien de la Com pa gnie du Divin Amour 47. À
Naples, comme évo qué plus haut, ce fut Maria Longo qui, avec l’aide
de la Confré rie des Bian chi, avait pu bâtir l’Hô pi tal des In cu rables. En
re vanche, à Ve nise, la si tua tion était ca tas tro phique si l’on en croit la
des crip tion faite par Marin Sa nu do, qui parle de plu sieurs femmes
men diantes frap pées par la ma la die vé né rienne et que les au to ri tés
lo cales avaient dé ci dé de dé pla cer dans l’Hô pi tal de Santo Spi ri to,
voulu par Ma ri na Gri mal di et Maria Ma li pie ri 48. Mais l’as sis tance aux
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pauvres in fran cio sa ti se tra dui sait aussi par une po li tique de contrôle
so cial. En 1522 à Ve nise, les Ma gis trats de la Santé avaient im po sé aux
ma lades de la sy phi lis d’aller se faire hos pi ta li ser au près d’Hô pi tal des
In cu rables, sous peine d’être chas sés de la ville. À Faen za, en 1497, au
len de main de l’ex plo sion du mal fran çais dans la pé nin sule, les pros ti‐ 
tuées qui ar ri vaient en ville avaient l’obli ga tion de prou ver à l’Uf fi cio
di Guar dia qu’elles n’ar ri vaient pas des zones conta mi nées et qu’elles
n’étaient pas at teintes de la ma la die vé né rienne 49. Il y avait donc,
d’un côté, la construc tion de nou veaux bâ ti ments consa crés au soin
et à l’en fer me ment, et de l’autre, la pro mul ga tion d’une série de lois
in ter di sant la pré sence en ville des femmes pros ti tuées, no tam ment
de celles at teintes de la sy phi lis.

Dans ce cli mat d’in quié tude et de ré pres sion, de ve nu de plus en plus
ri gide du rant la se conde moi tié de XVI  siècle à cause de l’es prit d’aus‐ 
té ri té de la Contre- Réforme au sein de l’Église, un autre do cu ment
té moigne des condi tions de mar gi na li sa tion des pros ti tuées  : le La‐ 
men to che fanno le cor ti giane es sen do rin chiuse nella città di Roma e di
Mi la no, e dis cac ciate da molti altri luo ghi, pu blié en 1592 et conser vé
au jourd’hui à la Bri tish Li bra ry de Londres.
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Ce mo no logue est une la men ta tion col lec tive de la com mu nau té des
pros ti tuées chas sées des villes où elles exer çaient leur pro fes sion.
Dans le texte, écrit par un au teur in con nu à ce jour, Ma ri no Man tel li‐ 
ni, on trouve au moins trois oc taves (XV- XVII) té moi gnant du dan ger
que la po pu la tion des pros ti tuées re pré sen tait pour la santé pu blique
et l’ordre so cial :

27

Che infra noi altre c’è certe fur fan tine 
Son come rose e pun gon come spine 
E molt’uo mi ni pe la no più che non fan le cal cine, 
A tal do na no tinche, a tal gomme e do glie fine. 
E di do glio si car chi di mal fran zese, 
In ogni parte vi si trova pa lese, 
Li qual per me di cine non si sa zian per un mese 
E qui si può co nos cer se sian tutte noi cor tese. 
 
Tal sta nel letto, e non si può vol tare, 
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E tal a l’os pi tal si fa por tare, 
E quel ch’è os ti na to ch’in tal luogo non vuol’an dare, 
Ne muor sopra il le tame, come il ver a tutti ap pare. 
Quelle ch’han gomme in fronte e nella testa, 
Se una sol notte dor mo no alla fo res ta, 
Per esse in pochi gior ni sia fi ni ta la sua festa, 
Per ché a curar quelle non vi val sugo d’agres ta. 
 
E quelle poi che res ta no stor piate 
Di gambe e brac cia e son ab ban do nate, 
Che con un bas ton cin van gri dan do in le contrade: 
«Soc cor rete la po ve ra ch’è in gran ne ces si tate». 
E poi per dirvi la gius ta ra gione, 
Non v’è alcun ch’abbia di noi com pas sione, 
Non ac cade a far la prova che s’è visto il pa ra gone 
Che fug ga no da noi più che i cani dal ba sto ne. 50

La dan ge ro si té due à la fré quen ta tion des pros ti tuées était un topos
ré pan du que l’on re trouve aussi dans un autre texte ap par te nant à la
ga laxie de la lit té ra ture «  po pu laire  » de la deuxième moi tié du XVI

siècle. Le texte, in ti tu lé Ban di to In Ques to Luoco So li ta rio, Tra mu ta to
Per Un Gio vine Che Aveva Il Mal Fran cese 51, re prend le motif du jeune
homme ruiné par les pros ti tuées, déjà ca no ni sé par le chant car na va‐ 
lesque de Gio van ni dell’Ot to naio (« Canto de’ put ta nie ri »), en suite re‐ 
pris par Fran ces co Berni (« Alle put tane »), An to nio Fran ces co Graz zi‐ 
ni (« Di gio va ni im po ve ri ti per le me re tri ci  ») et par d’autres poètes
bur lesques. Les deux pre miers ter cets, dans les quels l’au teur ex pli cite
la cause de sa qua ran taine, sont par ti cu liè re ment éclai rants :
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Condot to in ques to loco so li ta rio 
Al buio fo mia vita mi se ra bile 
Colpa del mal fran cese ini quo e vario. 
 
Anzi per causa di put ta na in sta bile, 
Anzi per mia ch’io non do ve va po nere 
La vita mia a un ri schio sì mu ta bi le. 52

Pour con clu re, je me per me ts de si gna ler également un der nier texte,
le La men to delle cor ti gia ne che sono in Pa do va per la par ti ta delli sco‐
la ri, publié à Ve ni se après 1555 par l’éditeur Gra zio so Per ca ci no 53. Ce
texte sa ti rique dif fère des autres la men ti que nous avons ana ly sés, car
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il a été écrit à la suite de la vague épi dé mique de peste qui avait frap‐ 
pé la ville de Pa doue et de Ve nise en 1555 et en 1576 (« in Padoa non
c’è al cu no / che più ci dia gua da gno  », v. 10-11 54). Le La men to est
éga le ment ac com pa gné d’une lettre bur lesque de té moi gnage d’une
pros ti tuée, Lau ret ta Sco fo nia, ayant dé mé na gé à Pa doue pour suivre
un de ses amants. Après l’ex plo sion de l’épi dé mie de peste, elle et son
amie Phi lan dria se plaignent du dé part de tous les étu diants («  sta
ma le dit tion e furor de po po lo, che s’ha bea no a dir che se muor da la
gian dus sa, ha fatto fuzir tutti i Sco la ri, onde mi son ro ma gna senza
nes sun »). La crainte de la conta gion avait en effet pous sé toute la
po pu la tion, et no tam ment celle qui était de pas sage, comme les étu‐
diants, à quit ter la ville afin de se mettre à l’abri dans les cam pagnes
en at ten dant l’hiver. Dans cette lettre, dont on ne connaît ni l’au teure
ni la des ti na taire, on re trouve un ton très in time, un lan gage co lo ré et
ca rac té ri sé par des ré fé rences à la vie quo ti dienne, comme la nour ri‐ 
ture que Sco fo nia rêve de man ger à Ve nise. On peut lire, en fait,
qu’elle de mande à son amie de lui trou ver une pe tite chambre à louer
à Ve nise afin de pou voir quit ter Pa doue dans l’es poir de re trou ver à
nou veau du tra vail («  no me lagar in sto lam bi co de po ver tate, ma
man dame à chia mar pres to, che ve gne ro a staf fet ta à ref farme in Ve‐ 
nie sia »).

Conclu sion
Parmi les mi sères des cour ti sanes, comme l’in sta bi li té éco no mique et
les vio lences phy siques de la part de leurs amants, au XVI  s’ajou ta la
ma la die vé né rienne, qui non seule ment frap pait la po pu la tion des
pros ti tuées, mais les ex po sait aussi à une série de ré ac tions de la part
de la so cié té. C’est la rai son pour la quelle plu sieurs  me sures furent
mises en place à la fois pour en di guer la conta mi na tion et pour exor‐ 
ci ser la crainte d’une ma la die nou velle, dif fi cile à soi gner et, de plus,
d’ori gine sexuelle. Le pre mier ni veau de contrôle fut celui ju ri dique,
par le biais de lois vi sant à rè gle men ter la pré sence des cour ti sanes
dans l’es pace ur bain. À cela s’ajou ta la dis ci pline sa ni taire des Hô pi‐ 
taux des In cu rables, qui dans la réa li té étaient pour les cour ti sanes
des lieux de soin ainsi que d’en fer me ment et de conver sion. Le troi‐ 
sième dis cours au tour de la fi gure de la pros ti tuée en tant que bouc
émis saire d’une so cié té an gois sée par la peur de la conta gion fut celui
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scrit tu re dell’ira. Voci e modi dell’in vet ti va nella let te ra tu ra ita lia na, Roma- 
Tre Press, 2016, p. 29-50.

24  Delle let te re di di ver si au to ri, rac col te per Ven tu rin Ruf fi nel li, I, Man to va,
1547, c. III r v .

25  Ibid., c. XI v .

26  Ibid., c. IX r v .

27  Ibid., c. IX r .

28  Fran cis co DE LI CA DO, Dia logue du Zop pi no de ve nu Frère, et Lu do vi co, pu tas‐ 
sier, ou sont conte nues la vie et la gé néa lo gie de toutes les cour ti sanes de
Rome, trad. Guillaume Apol li naire, Paris, Bi blio thèque des Cu rieux, 1911, édi‐ 
tion bi lingue. Dia lo go dello Zop pi no. De la vita e ge nea lo gia di tutte le cor ti‐ 
gia ne di Roma, éd. Gino Lan fran chi, Mi la no, L’edi trice del libro raro, 1922.
Dans le Dia lo go aussi on re trouve un riche éven tail d’ac cu sa tions à l’en‐ 
contre des cour ti sanes par rap port à la conta gion vé né rienne  : «  les
chancres et les mor pions qu’elles ont d’or di naire ! […] Et elles vous laissent
dans le lit leurs de vises : les draps souillés de taches du mar quis, quelques
croûtes de mal fran çais, ou la rogne ou quelque chancre, pour que vous
vous sou ve niez d’elles ». Pour une ana lyse du Dia logue voir : Ro bert BU RA NEL‐ 
LO, « Zop pi no Dia logue : Ma lice, Mi so gy ny and Me re tri cious Mis re pre sen ta‐ 
tion », Ri vis ta di Studi Ita lia ni, 23, 2005, p. 45-62.

29  La Ta rif fa delle put ta ne, attribuée à An to nio Ca val li no, fut publiée en 1535
à Ve ni se (Paolo PUCCI, «  De co stru zio ne di sgu sto sa e de fi ni zio ne di clas se
nella Ta rif fa delle put ta ne di Ve ne gia », Ri vi sta della let te ra tu ra ita lia na, vol.
XX VIII, n.1, 2010, p. 29-49). On peut lire le texte dans l’Ap pen di ce de An to nio
BAR ZA GHI, Donne o cor ti gia ne: la pro sti tu zio ne a Ve ne zia. Do cu men ti di co stu‐ 
me dal XVI al XVIII se co lo, Ve ro na, Ber ta ni, 1980 ou bien dans l’édition on li ne
établie par Da ni lo ROMEI, Nuovo Ri na sci men to, 2020. Paul La ri vaille hé site
sur l’at tri bu tion à Ca val li no, en af fir mant tout de même que le texte fait par‐ 
tie du la bo ra toire aré ti nien (Paul LA RI VAILLE, Pie tro Are ti no tra Ri nas ci men to e
Ma nie ris mo, Roma, Bul zo ni, 1980, p. 442).
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30  Pour la da ta tion et le texte voir Giu sep pe CRIMI, « Una stam pa ri tro va ta: il
Ca ta lo go de tutte le prin ci pal e piú ono ra te cor te gia ne de Ve ne zia », Fi lo lo gia
e cri ti ca, XLIII, 2018, p. 57-80.

31  Pour l’activité littéraire de Ve ro ni ca Fran co voir au moins : Mar ga ret RO‐ 
SEN THAL, The Ho ne st Cour te san: Ve ro ni ca Fran co, Ci ti zen and Wri ter in
Sixteenth- Century Ve ni ce, Chi ca go Uni ver si ty Press, 1992 ; Piotr SALWA, « Ve‐ 
ro ni ca Fran co et la dignité d’une cour ti sa ne », Ita li que. Poésie ita lien ne de la
Re nais san ce, XV,  2012, p. 235-59 ; Ste fa no BIAN CHI, La scrit tu ra poe ti ca fem‐ 
mi ni le nel Cin que cen to ve ne to: Ga spa ra Stam pa e Ve ro ni ca Fran co, Man zia‐ 
na, Vec chia rel li, 2013.

32  Ma ri sa MI LA NI, Con tro le put ta ne, cit., p. 68-74. Pour la rédaction et la pu‐ 
bli ca tion des Rime obscènes de Maf fio Ve nier voir Man lio DAZZI, Il libro chiu‐ 
so di Maf fio Ve nier, Ve ne zia, Pozza, 1956, p. 37-40 ; Guido PA DOAN, « Tre li ri‐ 
che », Qua der ni ve ne ti, n° 1, 1985, p. 7-30 ; Gior gio PA DOAN, « Il mondo delle
cor ti gia ne nella let te ra tu ra ri na sci men ta le e il caso di Maffio Ve nier », in ID.,
Ri na sci men to in contro- luce: poeti, pit to ri, cor ti gia ne e tea tran ti sul pal co‐ 
sce ni co ri na sci men ta le, Ra ven na, Longo, 1994, p. 179-206  ; Do lo ra Cha pel le
WO J CIE HO W SKI, « Ve ro ni ca Fran co vs. Maf fio Ve nier: sex, death, and poe try in
Cin que cen to Ve ni ce », Ita li ca, vol. 83, n° 3/4, 2006, p. 367-390.

33  Da niel la Julia ROSSI, « Come te ne re sotto con trol lo le cor ti gia ne: Il tren‐ 
tu no della Zaf fet ta di Lo ren zo Ve nier e la po li ti ca ve ne zia na nei con fron ti del
sesso », in Al li son LEVY (dir.), Sesso nel Ri na sci men to. Pra ti ca, per ver sio ne e
pu ni zio ne nell’Ita lia ri na sci men ta le, Fi ren ze, Le Let te re, 2009, p. 229-244;
Giu sep pe CRIMI, « Primi ap pun ti per il testo e il com men to della ‘Zaf fet ta’ di
Lo ren zo Ve nier », AOQU, III, 2, 2022, p. 9-30.

34  Lo ren zo VE NIER, La put ta na er ran te, édité par Ni co la Ca tel li, Mi la no, Edi‐ 
zio ni Uni co pli, 2015. Pour l’in fluen ce arétinienne sur la com po si tion du
poème voir Ga brie le ERA SMI, La put ta na er ran te: pa ro dia epica ispi ra ta
all’Are ti no, in Pietro Are ti no nel cin que cen te na rio della na sci ta. Atti del Con‐ 
ve gno in ter na zio na le di Roma- Viterbo-Toronto-Los An ge les, Roma, Sa ler no
Edi tri ce, 1992, p. 875-895. Pour une ana lyse de la thé ma tique de la ma la die
vé né rienne dans le poème voir Erica CIC CA REL LA, « Le mor bus gal li cus à Ve nise
et à Rome au XVI  siècle. Théo ries mé di cales et ré cits lit té raires », in Yann
AR DA GNA, Be noît POU GET (dir.), La sy phi lis. Iti né raires croi sés en Mé di ter ra née
et au- delà, XVI -XXI  siècles, Mar seille, PUP, 2021, p. 65-76.

35  Let tre citée par Ar tu ro GRAF, At tra ver so il Cin que cen to. Pe trar chi smo ed
An ti pe trar chi smo, To ri no, Loe scher, 1888, p. 256.
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36  Le La men to est évo qué dans La Cor ti gia na dans la liste des opus cules
qu’un jeune ven deur de livres dis tri bue dans les rues de Rome (Pie tro ARE TI‐ 
NO, La cor ti gia na, éd. Giu lia no In na mo ra ti, To ri no, Ei nau di, 1973, p. 44). Il est
légitime d’ima gi ner un lien avec la rédaction du La men to d’un cor te gia no de
l’Arétin (Marco FAINI, « Un’opera di men ti ca ta di Pie tro Are ti no: il La men to de
uno cor te gia no », Fi lo lo gia e cri ti ca, 2017, p. 75-93).

37  Gio van ni AQUI LEC CHIA, Per l’at tri bu zio ne e il testo del La men to di una cor ti‐ 
gia na fer ra re se, in ID., Sche de di ita lia ni sti ca, To ri no, Ei nau di, 1976, p. 127-151.
Pour la da ta tion et le texte voir aussi CRIMI Giu sep pe, « Per il La men to d’una
cor ti gia na fer ra re se: il testo se con do la stam pa più an ti ca  », El lis se: studi
sto ri ci di let te ra tu ra ita lia na, vol. 15, n° 2, 2020, p. 151-177.

38  Flo rence ALA ZARD, Le La men to dans l’Ita lie de la Re nais sance « Pleure, belle
Ita lie, jar din du monde », Rennes, Presses Uni ver si taires de Rennes, 2010.

39  Gior gio VA SA RI, Le vite de’ più ec cel len ti pit to ri, scul to ri e ar chi tet to ri, 1568,
III, f  22 v .

40  Giu sep pe MON CAL LE RO, Im pe ria de Paris nella Roma del Cin que cen to e i
suoi can to ri fu ne bri, Roma, Fra tel li Pa lom bi Edi to ri, 1962 ; Su san na MAN TIO NI,
Cor ti gia ne e pro sti tu te nella Roma del XVI se co lo, Roma, Arac ne Edi tri ce, 2016,
p. 48-63. Mais aussi Giu sep pe CRIMI, Per il La men to d'una cor ti gia na fer ra re‐ 
se, cit., p. 174-77, qui a publié le texte du La men to della Im pe ria de Giu lia no
Ceci.

41  Gio van ni AQUI LEC CHIA, op. cit., p. 146. Pour une ana ly se plus détaillée du
texte voir Dean na SHE MEK, « Mi mo stra no a dito tutti quan ti: Di sea se, Dei xis,
and Di sfi gu ra tion in the La men to di una cor ti gia na fer ra re se, in Paul FER RA RA,
Eu ge nio GIU STI, Jane TYLUS (dir.), Me du sa’s Gaze. Es says on Gender, Lit er at ure,
and Aes thet ics in the Italian Renais sance in Honor of Robert J. Rodini, Itali‐ 
ana, vol. 11, Bor dighera, 2004, p. 49-64.

42  Les éditions con nues du texte sont : Pur ga to rio delle cor ti gia ne, Bo lo gna,
1529 (Bi blio te ca na zio na le di Fi ren ze, Palat. E.6.6.153./2.9) ; Pur ga to rio delle
cor ti gia ne di Roma, Ve ne zia, 1538 (Bi blio te ca Mar cia na de Ve ni se); Pur ga to rio
delle cor ti gia ne, re ci ta to in Roma per mae stro An drea, pit to re, nelle feste de
Car no va le... et due so net ti, et una can zo ne sopra il detto Pur ga to rio, Siena,
1546, (BnF Paris, YD-6806); Pur ga to rio delle Cor te gia ne di Roma. Con un la‐ 
men to di una Cor ti gia na che ... ve nu ta in ca la mi ta per il mal Fran ce se, si con‐ 
dus se an da re in Ca ret ta, Roma, s.d. (Bri tish Li bra ry, 11427.b.61.). Cf. Paola
UGOLINI, «  The Sat ir ist’s Pur gat ory: Il pur gatorio delle cortegi ane and the
Writer’s Dis con tent », Italian Stud ies, vol. 64, 2009, p. 1-19.
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43  Ivi, p. 18.

44  Je reprends ici la célèbre for mule di Michel FOU CAULT, Sur veiller et punir.
Nais sance de la prison, Paris, Gal li mard, 1975.

45  Laura MCGOUGH, «  Quar ant in ing Beauty: The French Dis ease in Early
Mod ern Venice », in Kevin SIENA (dir.), Sins of the Flesh. Re spond ing to Sexual
Dis ease in Early Mod ern Europe, Toronto, Toronto Uni ver sity Press, 2005, p.
211-237.

46  Ga spar TO REL LA, Dia lo gus de do lo re in pu den da gra, in LUI SI NI Luigi, op. cit.,
vol. I, p. 528 ; TOGNOTTI Eu genia, op. cit., p. 106-110.

47  Jon AR RIZA BAL AGA, The Great Pox. The French Dis ease in Renais sance
Europe, Yale Uni ver sity Press, 1997, p. 149-152.

48  L’hô pi tal des In cu rables de Ve nise se trou vait dans le com plexe de l’église
de Santo Spi ri to. À par tir de 1518, Ma ri na Gri mal di et Maria Ma li pie ri com‐
men cèrent à hé ber ger des femmes at teintes de sy phi lis dans l’église, qui se
trans for ma en Hô pi tal en 1522 grâce à l’aide de Gae ta no Thiene, déjà fon da‐ 
teur de l’Hô pi tal des In cu rables de Rome. Au jourd’hui, l’Hô pi tal est le siège
de l’Aca dé mie des Beaux- Arts de Ve nise. Jon AR RI ZA BA LA GA, op. cit., p. 165 ; Ber‐ 
nard AI KE MA, Dul cia MEI JERS, Nel regno dei po ve ri: arte e sto ria dei gran di ospe‐ 
da li ve ne zia ni in età mo der na 1474-1797, Ve ne zia, Ar se na le / Isti tu zio ni di Ri‐ 
co ve ro e di Edu ca zio ne, 1989, p. 131-147.

49  Eu ge nia TO GNOT TI, op. cit., p. 106.

50  Pour l’édition cri ti que du texte voir Giu sep pe CRIMI, « Con tro le cor ti gia‐ 
ne: scrit ti in prosa e in versi nel Cin que cen to», in ID., Fi gu re ai mar gi ni nella
sto ria, nell’arte, nella let te ra tu ra (Roma e din tor ni XV- XVI sec.), Roma, RR Roma
nel Ri na sci men to, 2021, p. 157-192.

51  Il s’agit d’un ca pi to lo en ter cets com po sé de 79 hen dé ca syl labes, suivi
d’un autre ca pi to lo en vé ni tien de 133 vers. À ce jour on en pos sède deux
exem plaires : le pre mier conser vé à la Bi blio te ca Apos to li ca Va ti ca na (Ban‐ 
di to in ques to luoco so li ta rio, tra mu ta to per un gio vine che aveva il Mal Fran‐ 
cese. Con un ca pi to lo in lin gua ve ne tia na con tra una cor ti gia na molto bello né
più stam pa to, s.l., 1590  ?, Stamp. Cap pon. V. 681 [int.62])  ; le deuxième se
trouve au près de la la Bi blio te ca Ales san dri na de Rome (Misc. XIII. a. 58, c.
53 r  ‒ 56 v ). La fiche d’Edit 16 sug gère la date de 1590 pour les deux exem‐ 
plaires, en sui vant les in di ca tions chro no lo giques de Al ber to DI MAURO (Bi‐ 
blio gra fia delle stampe po po la ri pro fane del fondo «Cap po ni» della Bi blio te ca
Va ti ca na, Fi renze, Ol sch ki, 1981). À mon avis, il fau drait an ti ci per la date de
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pu bli ca tion des deux exem plaires, en rai son du v. 34 du ca pi to lo en langue
vé ni tienne, où il y a la ré fé rence au «  mo ce ni go  », une mon naie uti li sée
jusqu’à 1575.

52  Ano ni mo, Ban di to in ques to luoco so li ta rio, cit., v. 1-6.

53  La men to delle cor ti gia ne che sono in Pa do va per la par ti ta delli sco la ri da
quel la nel su spet to della mala peste. Con una let te ra di ma don na Lau ret ta
Sco fo nia, ne la quale prega una sua amica che gli vo glia tro var par ti to a ciò
non pe ri sca di fame in lin gua Ve ne tia[na] (unico esem pla re noto con ser va to
pres so la Bi blio te ca Pa la ti na di Parma). Le texte est publié par Sa bri na MI‐ 
NUZ ZI, La peste e la stam pa. Ve ne zia nel XVI e XVII se co lo, Ve ne zia, Mar si lio, 2021.

54  L’im por tance de ces deux évé ne ments qui avaient dé ci mé la po pu la tion
des deux villes est at tes tée par le choix du même édi teur, connu à l’époque
pour être un pro mo teur de la lit té ra ture mé di cale à Ve nise, de pu blier deux
œuvres sur le sujet : le Consi lio sopra la pes ti len za qui in Padoa dell’anno 1555
du mé de cin Fran ces co Fri gi me li ca, et Il suc ces so della peste ac cor sa in Pa do‐ 
va nel 1576 d’Ales san dro Ca nob bio.

RÉSUMÉS

Français
L’ar ticle se concentre sur l'ana lyse d’une sé lec tion de textes sa ti riques « an‐ 
ti put ta nes chi » écrits et pu bliés à la suite de la vague épi dé mique du « mal
fran çais » qui avait tou ché l’Eu rope à par tir de la fin du xv  siècle. Le sa voir
mé di cal ainsi que l’ima gi naire col lec tif at tri buait au corp fé mi nin un rôle
cen tral dans la pro pa ga tion de la ma la die vé né rienne. La consé quence fut la
stig ma ti sa tion et la mise au ban des cour ti sanes ainsi que l’hos pi ta li sa tion
for cée. La crainte d’une conta mi na tion pro ve nant de la fré quen ta tion des
femmes exer çant le com merce du sexe a éga le ment ali men té un re nou veau
de l’ar se nal rhé to rique mi so gyne dans la tra di tion sa ti rique : la des crip tion
pa ro dique du corps fé mi nin d’ins pi ra tion anti- pétrarquiste s’en ri chit donc
de la ré fé rence à la ma la die d’ori gine sexuelle. À tra vers l’études des «  la‐ 
men ta tions » des cour ti sanes, cet ar ticle cherche à re cons truire la ré ponse
sa ti rique et mo ra li sa trice de la so cié té du xvi  siècle face à ce phé no mène
épi dé mique.

English
The art icle (Love in the Time of Epi dem ics: Sex Trade, So cial Ex clu sion and
Satir ical Lit er at ure in the 16th Cen tury) fo cuses on the ana lysis of a se lec tion
of “an ti put tan es chi” satir ical texts writ ten and pub lished fol low ing the epi‐ 
demic wave of the “French dis ease” that had im pacted Europe from the late
15th cen tury. Both med ical know ledge and col lect ive ima gin a tion at trib uted
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a cent ral role to the fe male body in the spread of vener eal dis ease. Con‐ 
sequently, this led to the stig mat iz a tion and os tra ciz a tion of cour tes ans, as
well as their forced hos pit al iz a tion. The fear of con tam in a tion arising from
as so ci at ing with women in volved in the sex trade also fueled a re sur gence
of miso gyn istic rhet or ical ar senal within the satir ical tra di tion : the par odic
de scrip tion of the fe male body, in spired by anti- Petrarchan themes, thus
be came en riched with ref er ences to sexu ally trans mit ted dis eases. Through
the study of the “lam ent a tions” of cour tes ans, this art icle aims to re con‐ 
struct the satir ical and mor al iz ing re sponse of 16th- century so ci ety to this
epi demic phe nomenon
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