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1. LE NOM DU PÈRE

1.1 Pa tria po tes tas

« Plus vous vous hâ te rez de trai ter votre fils en homme, et plus tôt il
com men ce ra à le de ve nir » af firme John Locke dans le cha pitre de
Some thoughts concer ning edu ca tion (1693) qui traite de la fa mi lia ri té
des pa rents avec leurs en fants (Locke 1992  : 129). Leo par di, qui li sait
ce livre en 1825, 1 aura pu se sou ve nir avec tris tesse de la lettre écrite
quelques an nées au pa ra vant (5 dé cembre 1817) à Pie tro Gior da ni, dans
la quelle il se plai gnait d’être trai té par ses proches comme un en fant,
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et d’être igno ré de tous au point que son nom pou vait être pris pour
celui de son grand- père dé funt :

Alla fine io sono un fan ciul lo, non dico in casa, dove mi trat ta no da
bam bi no, ma fuori, chiunque ha qualche no ti zia della mia fa mi glia, ri ‐
ce ven do una mia let te ra, e ve den do ques to nuovo Gia co mo, se pure
non mi pi glia per l’anima di mio Nonno morto 35 anni fa, che portò
ques to nome, s’ap pone che io sia uno de’ fan toc ci di casa, e consi de ra
che ris pon den do egli uomo fatto (fosse an co ra un cas tal do) a me ra ‐
gaz zo, mi fa un fa vore, e però con due righe mi spac cia, delle quali
l’una contiene i sa lu ti per mio padre. (Leo par di 1998 : 165)

Le conflit entre l’iden ti té fi liale et l’au to ri té pa ter nelle, pro je té dans
cette lettre sur l’en semble des re la tions so ciales de Gia co mo à Re ca‐ 
na ti, vien dra plus tard au pre mier plan, en pre nant ses pro por tions
dé fi ni tives dans le deuxième des Pen sie ri, dont la po si tion stra té gique
(juste après la pen sée d’ou ver ture qui sert de pré am bule) sou ligne
l’im por tance :

2

Scor ri le vite degli uo mi ni illus tri, e se guar de rai a quel li che sono
tali, non per is cri vere, ma per fare, tro ve rai a gran fa ti ca po chis si mi
ve ra mente gran di, ai quali non sia man ca to il padre nella prima età.
Las cio stare che, par lan do di quel li che vi vo no di en tra ta, colui che
ha il padre vivo, co mu ne mente è un uomo senza fa col tà ; e per
conse guen za non può nulla nel mondo : tanto più che nel tempo
stes so è fa col to so in as pet ta ti va, onde non si dà pen sie ro di pro cac ‐
ciar si roba coll’opera pro pria ; il che po trebbe es sere oc ca sione a
gran di fatti ; caso non or di na rio però, poi chè ge ne ral mente quel li che
hanno fatto cose gran di, sono stati o co pio si o certo ab bas tan za for ‐
ni ti de’ beni della for tu na in si no dal prin ci pio. Ma las cian do tutto
ques to, la po tes tà pa ter na ap pres so tutte le na zio ni che hanno leggi,
porta seco una spe cie di schiavitù de’ fi gliuo li ; che, per es sere do ‐
mes ti ca, è più strin gente e più sen si bile della ci vile ; e che, co munque
possa es sere tem pe ra ta o dalle leggi stesse, o dai cos tu mi pub bli ci, o
dalle qua li tà par ti co la ri delle per sone, un ef fet to dan no sis si mo non
manca mai di pro durre : e ques to è un sen ti men to che l’uomo, fin chè
ha il padre vivo, porta per pe tua mente nell’animo ; confer ma to gli
dall’opi nione che vi si bil mente ed in evi ta bil mente ha di lui la mol ti tu ‐
dine. Dico un sen ti men to di sog ge zione e di di pen den za, e di non es ‐
sere li be ro si gnore di se me de si mo, anzi di non es sere, per dir così,
una per so na in tera, ma una parte e un mem bro so la mente, e di ap ‐
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par te nere il suo nome ad al trui più che a se. Il qual sen ti men to, più
pro fon do in co lo ro che sa reb be ro più atti alle cose, per chè aven do lo
spi ri to più sve glia to, sono più ca pa ci di sen tire, e più ocu la ti ad ac ‐
cor ger si della ve ri tà della pro pria condi zione, è quasi im pos si bile che
vada in sieme, non dirò col fare, ma col di se gnare chec ches sia di
grande. E pas sa ta in tal modo la gioventù, l’uomo che in età di qua ‐
ran ta o di cin quant’anni sente per la prima volta di es sere nella pos ‐
tes tà pro pria, è so ver chio il dire che non prova sti mo lo, e che, se ne
pro vasse, non avrebbe più im pe to nè forze nè tempo suf fi cien ti ad
azio ni gran di. Così anche in ques ta parte si ve ri fi ca che nes sun bene
si può avere al mondo, che non sia ac com pa gna to da mali della stes sa
mi su ra : poi chè l’uti li tà in es ti ma bile del tro var si in nan zi nella gio va ‐
nez za una guida es per ta ed amo ro sa, quale non può es sere al cu no
così come il pro prio padre, è com pen sa ta da una sorte di nul li tà e
della gio va nez za e ge ne ral mente della vita. (Leo par di 1997 : 628)

La conclu sion qui dis tille à la fois le miel et le venin de la dé pen dance
fi liale n’est ni la moins pé né trante ni la moins per son nelle des fa‐ 
cettes de cette mé di ta tion. 2

3

Le corps de celle- ci parle, il est vrai, un lan gage où ré sonne une tra di‐ 
tion po li tique et ju ri dique  : la pa tria po tes tas qui confère au chef de
fa mille un pou voir de vie et de mort sur ses en fants, qui di mi nue
l’exis tence des uns pen dant toute la durée de l’exis tence de l’autre,
est bien un prin cipe du droit ro main, re pris par les théo ri ciens de la
mo nar chie ab so lue pour as seoir le pou voir du roi sur celui du père, et
contes té d’abord par des pen seurs li bé raux comme Locke, avant
d’être in ves ti par la charge de la Ré vo lu tion (cf. Pa rai so 2005).

4

Mais d’où vien drait cette ombre ar chaïque – la pa tria po tes tas - qui
s’étend dans la pen sée de Leo par di de la sphère ju ri dique à l’ana lyse
psy cho lo gique, si ce n’est de sa propre confron ta tion à un Père sur‐ 
puis sant, vécu à la fois comme lit té ra le ment vital et lit té ra le ment
meur trier  ? Il n’est pas su per flu de rap pe ler que son père Mo nal do,
pour qui la pen sée ré vo lu tion naire n’était rien de moins que dia bo‐ 
lique, te nait pour une vé ri té éta blie que le pou voir pa ter nel, fon de‐ 
ment de toutes les formes de l’au to ri té, est à l’image du pou voir de
Dieu. 3
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1.2 Le pou voir du nom
Il n’est pas ano din non plus que le conflit avec l’au to ri té pa ter nelle qui
se pro file dans la conscience de Gia co mo ait les contours d’une que‐ 
relle pour le nom. Que son nom ne lui ap par tienne pas, que son nom
soit celui de son père, voilà un sym bole au quel Gia co mo semble at ta‐ 
cher une im por tance sin gu lière, que ce soit dans la lettre à Gior da ni
ou dans la ré flexion des Pen sie ri sur l’em pê che ment à être qu’est la
dé pen dance fi liale, où la dé pos ses sion du nom équi vaut à la dé pos‐ 
ses sion du corps. Une autre lettre plus tar dive (à Giu seppe Mel chior‐ 
ri, du 15 mai 1832) vient d’ailleurs faire écho à celle adres sée à Gior da‐ 
ni, où la ques tion de la pro prié té du nom prend une tour nure pa ra‐ 
doxale  : les rap ports de force entre les noms du père et du fils y
semblent ren ver sés, pour tant le fils est tou jours là, à mordre la pous‐ 
sière sou le vée par son père. Mo nal do vient de pu blier ses Dia lo ghet ti,
sa tires ré ac tion naires dont le ton ne rap pelle pas par ha sard
quelques- unes des Ope rette mo ra li et sur tout des « pro sette sa ti‐ 
riche » de Gia co mo. Or c’est jus te ment à celui- ci que la ru meur pu‐ 
blique les at tri bue, Mo nal do étant bien moins connu :

6

Non vo glio più com pa rire con ques ta mac chia sul viso, d’aver fatto
quell’in fame, in fa mis si mo, scel le ra tis si mo libro. Qui tutti lo cre do no
mio : per ché Leo par di n’è l’au tore, mio padre è sco nos ciu tis si mo, io
sono co nos ciu to, dunque l’au tore son io. Fino il go ver no mi è di ve nu ‐
to poco amico per causa di quei sozzi, fa na ti ci dia lo gac ci. A Roma io
non po te va più no mi nar mi o es sere no mi na to in nes sun luogo, che
non sen tis si dire : ah, l’au tore dei dia lo ghet ti. (Leo par di 1998 : 1907)

Il est pro bable que la co lère et le désar roi que Gia co mo confesse à
son cou sin soient moins dus à la peur d’être pris pour un ré ac tion‐ 
naire qu’à l’an goisse d’être pris en core et tou jours pour son père. Le
sor ti lège qui semble anéan tir ses ten ta tives d’exis ter est d’au tant plus
per vers qu’il dé mo lit pré ci sé ment la construc tion à la quelle Gia co mo
a confié tous ses es poirs d’être par la vertu d’un nom : la ré pu ta tion
lit té raire. La magie de la gloire lit té raire consiste en effet à faire être
celui qui est sim ple ment nommé : « noi cre dia mo di es sere ab bas tan‐ 
za in for ma ti in tor no ad uno scrit tore, quan do ne sap pia mo il nome »
(Leo par di 1997  :  394), écrit Leo par di à dix- sept ans dans le Dis cor so
sopra la Ba tra co mio ma chia (1815). Il s’est mis très tôt à rêver d’at ‐
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teindre l’être par cette voie d’illu sion, mais le nom lit té raire qui de‐ 
vrait lui don ner la vie, peut- il vrai ment ne plus être celui de son
père ?

1.3 Le double père
Le trans fert des conflits entre père et en fant de l’es pace bio gra phique
à l’es pace lit té raire n’est pas en soi un phé no mène sur pre nant, mais
dans le cas de Gia co mo et Mo nal do il a quelque chose de lourd,
d’inexo rable. En effet, Mo nal do n’a pas seule ment été le sou ve rain ab‐ 
so lu de l’en fance de Gia co mo (rôle que contri buait à lui fa çon ner la
dis tance si dé rale de la mère, la gla ciale Ade laide) : il a été plus par ti‐ 
cu liè re ment le pla ni fi ca teur et le mo dèle de sa pre mière édu ca tion
in tel lec tuelle (Gioa no la 1995 : 73-116). Par ses études pré coces et ses
pro grès sen sa tion nels, l’en fant s’est ré vé lé comme la créa ture pri vi lé‐ 
giée de son père, le désir de l’un comme le re flet spé cu laire du désir
de l’autre. Mais pen dant que Gia co mo se vi dait de sa propre exis tence
pour exis ter dans le mi roir de la puis sance pa ter nelle, une ombre
par ri cide com men çait à s’épais sir der rière les gestes écla tants de
l’en fant exem plaire. Elle ne se rait ja mais qu’une ombre, mais elle est
déjà vi sible dans le do cu ment le plus ma ni feste de l’em prise du père- 
modèle sur la for ma tion lit té raire de Leo par di, la tra gé die La virtù in‐ 
dia na (1811). Écrite par Gia co mo à l’âge de treize ans, elle est dé diée
jus te ment à Mo nal do. Dans le fran çais hé si tant de la lettre dé di ca‐ 
toire, celui- ci est dé si gné à la fois comme des ti na taire, juge et mo dèle
de l’of frande lit té raire de l’en fant. 4 Mais l’in trigue de la tra gé die (où
un prince royal, plus ar dent que le mo narque son père, re prend le
trône perdu par celui- ci, lais sant aux re mords le soin de punir le
traître qui a tué le roi) fait émer ger les mêmes hé si ta tions et les
mêmes fan tasmes que Freud li sait dans la tra gé die d’Ham let. Gia co‐ 
mo en fant se rêve en hé ri tier de l’im mense pou voir qu’il ac corde au
mo narque son père, mais une ar deur contrainte se dé gage de la sou‐ 
mis sion fi liale ; elle va jusqu’à armer un bras par ri cide que pour tant le
fils ne peut re con naître comme étant le sien. Voilà donc es quis sé le
double vi sage d’une re la tion au pa ter nel de puis la quelle le fils
construi ra son nom : le Père est un grand mi roir sans le quel Gia co mo
ne pour rait rien sa voir de sa propre force, ni même de sa propre exis‐ 
tence ; il est aussi une me nace mor telle pour cette force et pour cette
exis tence qu’il ne veut en rien lais ser lui échap per, comme Gia co mo
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le verra de mieux en mieux dans les an nées qui suivent. Ainsi, tout en
tra vaillant à se sous traire par la lit té ra ture à l’em prise du pou voir pa‐ 
ter nel, Leo par di cher che ra et fa bri que ra tou jours dans la lit té ra ture
les signes ré con for tants et in quié tants de ce pou voir.

2. THÉO RIES DE L’IMI TA TION

2.1 Le grec, l’ori gi naire et l’ori gi nal

Le geste dé ci sif, qui ouvre l’éven tail des re la tions sym bo liques entre
Gia co mo et le Père, est celui qu’il ac com plit en 1813, se met tant seul à
ap prendre le grec, après avoir ter mi né le cur sus des études or ches‐ 
trées par Mo nal do d’après le mo dèle jé suite. 5 Le grec reste le pas se‐ 
port pour la car rière de grand pré lat à la quelle le désir de Mo nal do,
qui est aussi le sien, semble le des ti ner. Mais cette langue an cienne,
que son père ignore, lui ouvre l’accès à un es pace de li ber té, au conti‐ 
nent nou veau de la vie, de la na ture, d’une lit té ra ture qui nomme ce
qui était au pa ra vant l’Autre in nom mable dans l’op tique du ca tho li‐ 
cisme à la fois ra tio na liste et féo dal de Mo nal do. La dé cou verte du
grec, sous trait à l’in fluence de son père, per met à Gia co mo de poser
enfin dans la lit té ra ture l’objet de son propre désir, sans pour au tant
que la lit té ra ture cesse d’être en même temps l’objet du désir du Père
et le moyen pour lui de l’in car ner. Aussi, la poé sie des an ciens, dans
les bras de la quelle Gia co mo se jette au mo ment de sa « conver sion
lit té raire », sera à la fois le lieu du Père et de la fuite du Père : l’Autre
prend la forme équi voque de l’Ori gine, 6 aucun pa ra dis exo tique ne
sera ja mais rêvé par Leo par di en de hors de la géo gra phie pa ter nelle
de l’an tique. Ce pa ter nel puis sant et char gé de ten sions contra dic‐ 
toires in ves tit lour de ment et du ra ble ment le champ lit té raire que
Gia co mo se met alors à ex plo rer. Le grec sera la langue de l’Autre,
mais d’un Autre confi gu ré comme Ori gine  : en re la tion de pa ren té
avec la langue ita lienne, à la fois in tra dui sible et fa mi lier. 7 La lit té ra‐
ture sera d’abord une en tre prise au ser vice de la Pa trie (Dis cor so di
un ita lia no in tor no alla poe sia ro man ti ca), le pays pa ter nel, mais le
pays pa ter nel ne sera rêvé qu’en tant qu’objet lit té raire. 8 Le res pect
par fois os ten ta toire des lois de la tra di tion poé tique sera le re vers
d’une in sou mis sion et d’un désir de sin gu la ri té ab so lus. 9
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2.2 L’an ti qui té ro man tique
Mais le choix du grec, qui situe la géo gra phie uto pique de Leo par di
dans une en ve lop pante cos mo gra phie du Père, donne aussi un des tin
his to rique tour men té à sa po si tion lit té raire. Au mo ment même où il
com mence à re cons truire avec élan sa propre gé néa lo gie sym bo lique,
en li sant et en tra dui sant les poètes an ciens – Ana créon, Mo schus,
Ho mère, Vir gile, Hé siode –, dé si rant être comme eux et fei gnant
d’être l’un d’eux, 10 dans les jour naux ita liens éclate la po lé mique entre
clas si cistes et ro man tiques. 11 Épi phé no mène de la même contes ta‐ 
tion ra di cale du pou voir pa ter nel qui se ma ni feste, sur la grande
échelle his to rique, dans la Ré vo lu tion fran çaise et dans le Ro man‐ 
tisme, ce débat avait pour enjeu le po si tion ne ment des hommes de
lettres ita liens face à la rup ture de tra di tion qui leur était pro po sée
par Mme de Staël. On sait que Leo par di, no tam ment dans le Dis cor so
di un ita lia no in tor no alla poe sia ro man ti ca (1818), ral lie les dé fen seurs
du clas si cisme avec une net te té ap pa rente que dé mentent ses ar gu‐ 
ments am bi gus ; mais cette am bi guï té ne tient pas qu’aux in cer ti tudes
du vo ca bu laire de la po lé mique ou à la per cep tion en core fluc tuante
qu’on avait alors en Ita lie (et que Gia co mo avait en tout cas) du mou‐ 
ve ment ro man tique. Leo par di lui- même per çoit l’in sta bi li té in trin‐ 
sèque de sa po si tion, ins cri vant ré so lu ment son dis cours dans la dé‐ 
fense de la tra di tion, grand sym bole pa ter nel, 12 mais avouant par mo‐ 
ments la trou blante im pres sion d’avoir à lut ter contre lui- même (« mi
toc cherà qualche altra volta di com bat tere due opi nio ni contra rie,
l’una delle quali s’av vi ci ni alla nos tra, e se il let tore non ci guar derà
molto per mi nu to, gli dovrà pa rere ch’io com bat ta me me de si mo »,
Leo par di 1997  : 971). Cette rup ture de tra di tion que les ro man tiques
ré clament, il la ré cuse en effet au nom du Père, mais aussi contre ce
nom. Il re proche aux ro man tiques leur mau vais goût, leur mé con nais‐ 
sance pué rile des lois de la mo dé ra tion et de la conve nien tia, en bon
dé fen seur de l’ars poé tique clas si ciste. 13 Mais il re proche en même
temps à la poé sie mo derne de vou loir se nour rir de ci vi li sa tion et non
de na ture  : l’iden ti fi ca tion avec l’an ti qui té, avec sa conno ta tion re‐ 
belle, vi ta liste et an ti ra tio na liste, de vient là un fac teur dé ci sif. Ve nant
me na cer son accès à la pa trie fan tas mée du désir, les ro man tiques re‐ 
vêtent pa ra doxa le ment un rôle an ta go niste de type pa ter nel, et choi‐ 
sir ré so lu ment une théo rie de la poé sie sans imi ta tion des an ciens
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s’avère donc im pos sible pour Gia co mo. D’où sa sin gu lière poé tique de
l’imi ta tion de la na ture par l’étude des an ciens : c’est d’après l’his toire
ins crite dans son ima gi naire que Leo par di éla bore un mo dèle
concep tuel selon le quel l’accès aux sources en fan tines de la vie se fait
par iden ti fi ca tion avec les pères. Il n’y a pas de poé sie sans ins pi ra‐ 
tion, mais il n’y a pas d’ins pi ra tion sans imi ta tion. Ho mère, qui plus
que qui conque in carne la na ture comme corps et comme désir, in‐ 
carne éga le ment le prin cipe pa ter nel de la tra di tion et de l’Ori gine. La
poé sie est feu et étin celle, mais ce feu il faut le ravir aux an ciens qui
le dé tiennent. 14

L’in vi ta tion mo der niste des ro man tiques à li qui der l’hé ri tage pa ter nel
est en effet d’au tant plus trou blante pour le jeune Leo par di que
l’image du Père ve nant de son en fance est réel le ment en train de se
noir cir et de se perdre en tant que telle. Si dans le Dis cor so di un ita‐ 
lia no Leo par di com mence à lier la poé sie des an ciens à la no tion de
pa thé tique, c’est que le Père de l’en fance, dé ten teur du pou voir et de
la vie, est une image qui s’éloigne de plus en plus de l’ho ri zon sur le‐ 
quel s’étend la mé lan co lie. Mais la mé lan co lie, loin d’ef fa cer dé fi ni ti‐ 
ve ment l’image pa ter nelle, am pli fie son pres tige dans l’éloi gne ment.
Plus le pré sent vide le Père d’au to ri té et le rem plit de me nace, plus le
passé loin tain l’agran dit et l’illu mine.

11

2.3 Ver tige

Peu de temps après la ré dac tion du Dis cor so et des pre mières can zo‐ 
ni, début jan vier 1819, Leo par di ré flé chit dans le Zi bal done (39-40) 15

au pou voir d’in hi bi tion que la tra di tion exerce sur la créa tion poé‐ 
tique. L’usage des pré dé ces seurs crée des at tentes aux quelles il
convient de se plier, à moins d’in ven ter « una nuova poe sia senza
nome af fat to e che non possa averne dai ge ne ri co nos ciu ti », ce qui
se rait trop ris qué, et tout compte fait im pos sible. La « poe sia senza
nome » dont Gia co mo se prend à rêver est bien moins un pro gramme
qu’un ver tige  : bri ser les liens de la fi lia tion et re non cer au « nom »
est un prix que l’ori gi na li té léo par dienne ne peut pas vrai ment payer.
La poé sie sans nom, sans père, est un ver tige, et Leo par di n’est pas un
poète qui vit dans le ver tige  ; 16 aussi, l’ori gi na li té ab so lue ne sau rait
être pour lui que celle de l’Ori gine (Zi bal done 40) :

12
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Perciò quan do gli esem pi erano o scar si o nulli, Es chi lo per es., in ‐
ven tan do ora una ora un’altra tra ged. senza forme senza usi sta bi li ti,
e se guen do la sua na tu ra, va ria va na tu ral mente a ogni com po si zione.
Così Omero scri ven do i suoi poemi, va ga va li be ra mente per li campi
im ma gi na bi li, e sce glie va quel lo che gli pa re va giac chè tutto gli era
pre sente ef fet ti va mente, non aven do ci esem pi an te rio ri che glie li
cir cos cri ves se ro e gliene chiu des se ro la vista. In ques to modo i poeti
an ti chi dif fi cil mente s’im bat te va no a non es sere ori gi na li, o piut tos to
erano sempre ori gi na li, e s’erano si mi li era caso. (Leo par di 1991 : 55)

L’ex plo ra tion ho ri zon tale illi mi tée des pos sibles ima gi naires, voilà l’al‐ 
ter na tive ra di cale à la ver ti ca li té de la fi lia tion : mais pour les en fants
que sont les mo dernes cet in fi ni sans père est ver ti gi neux, il est la
mer dans la quelle on fait nau frage. C’est en rê vant de ce ver tige, en
épiant l’in fi ni de l’ima gi na tion der rière la haie de la tra di tion que Leo‐ 
par di par vient à creu ser son « nom » dans la lit té ra ture, sans ja mais
sor tir d’elle. Même l’ex pé rience poé tique du su blime, par la quelle
Leo par di cour tise le ver tige, s’ins crit dans des struc tures ver ti ca li‐ 
santes qui parlent éga le ment le lan gage du Père  : le ciel léo par dien
est un ciel de sa vants et d’as tro nomes, avant d’être l’in fi ni où l’ima gi‐ 
na tion va cher cher ses ob jets en se per dant. 17

13

2.4 Être et imi ter
En effet, ja mais la ré flexion léo par dienne sur la créa tion poé tique ne
se dé bar rasse de l’hé si ta tion entre né ces si té de la fi lia tion et be soin
vital de l’in di vi dua tion. La seule ma nière d’être dont Gia co mo en fant
ait fait l’ex pé rience était d’être comme son père  : com ment donc
pour rait se dé bar ras ser de l’imi ta tion celui qui voit dans l’ap ti tude à
imi ter le trait le plus mar quant de sa per son na li té ? 18 Le Zi bal done est
tra ver sé par une mé di ta tion sur l’imi ta tion, no tion qui se croise et
par fois se confond avec celle de as sue fa zione (Zi bal done 1763-1764 et
3590), et dé fi nit une fa cul té cru ciale de l’es prit hu main, à la quelle
Leo par di ra mène no tam ment le génie, le ta lent et la ca pa ci té d’in ven‐ 
ter (Zi bal done 1697) :

14

Pa ri mente si può dire che tutte le as sue fa zio ni, e quin di tutte le co ‐
gni zio ni, e tutte le fa col tà umane, non sono altro che imi ta zione. La
me mo ria non è che un’imi ta zione della sen sa zione pas sa ta, e le ri cor ‐
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danze suc ces sive, imi ta zio ni delle ri cor danze pas sate. La me mo ria
(cioè in som ma l’in tel let to) è quasi imi ta trice di se stes sa. Come s’im ‐
pa ra se non imi tan do ? […] La stes sa fa col tà del pen sie ro, la stes sa fa ‐
col tà in ven ti va o per fe zio na ti va in qua lunque ge nere ma te riale o spi ‐
ri tuale, non è che una fa col tà d’imi ta zione, non par ti co lare, ma ge ne ‐
rale (Leo par di 1991 : 990-991). 19

L’un des ar gu ments que Gia co mo fait va loir en fa veur de cette théo‐ 
rie, est jus te ment celui de l’in fluence in ces sante et chan geante que
ses lec tures ont eue sur sa façon d’être écri vain : il se sou vient de la
ra pi di té avec la quelle il s’em pa rait d’un style ou d’une langue (Zi bal‐ 
done 1364-1365) ; il dit com bien sa vo ca tion poé tique a été condi tion‐ 
née par la dé cou verte des poètes grecs, son goût pour l’élo quence par
la lec ture de Ci cé ron et son in té rêt pour la phi lo so phie par celle de
Mme de Staël (Zi bal done1741-1742)  ; il n’hé site pas à pré sen ter sa
propre ori gi na li té comme le ré sul tat d’in fluences croi sées, fi nis sant
par adhé rer aux pro pos de la Let te ra de Mme de Staël qu’il avait re je‐ 
tés cinq ans plus tôt (Zi bal done 2185-2186) :

15

P.e. io fin chè non lessi se non au to ri fran ce si, l’as sue fa zione pa ren do
na tu ra, mi pa re va che il mio stile na tu rale fosse quel lo solo, e che là
mi condu cesse l’in cli na zione. Me ne di sin gan nai, pas san do a di verse
let ture, ma anche in queste, e di mese in mese, va rian do il gusto degli
au to ri ch’io leg ge va, va ria va l’opi nione ch’io mi for ma va circa la mia
pro pria in cli na zione na tu rale. E ques to anche in me nome e de ter mi ‐
na tis sime cose, ap par te nen ti o alla lin gua, o allo stile, o al modo e ge ‐
nere di let te ra tu ra. Come aven do letto fra i li ri ci il solo Pe trar ca, mi
pa re va che do ven do scri ver cose li riche, la na tu ra non mi po tesse
por tare a scri vere in altro stile ec. che si mile a quel lo del Pe trar ca.
Tali in fat ti mi rius ci ro no i primi saggi che feci in quel ge nere di poe ‐
sia. I se con di meno si mi li, per chè da qualche tempo non leg ge va più
il Pe trar ca. I terzi dis si mi li af fat to, per es ser mi for ma to ad altri mo ‐
del li, o aver contrat ta, a forza di mol ti pli care i mo del li, le ri fles sio ni
ec. quel la spe cie di ma te ria o di fa col tà, che si chia ma ori gi na li tà
(Ori gi na li tà quel la che si contrae ? Anche Mad. di Staël dice che bi so ‐
gna leg gere più che si possa per di ve nire ori gi nale. Che cosa è
dunque l’ori gi na li tà ? fa col tà ac qui si ta, come tutte le altre, ben chè
ques to ag giun to di ac qui si ta ri pu gna di rit ta mente al si gni fi ca to e va ‐
lore del suo nome). (Leo par di 1991 : 1203)
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Le pa ra doxe vers le quel le rai son ne ment léo par dien pousse ici la re‐ 
con nais sance du mé ca nisme mi mé tique et l’oubli du be soin d’in di vi‐ 
dua tion, en di sant qu’est ori gi nal celui qui imite beau coup, re vient à
confir mer que la seule ori gi na li té pos sible, au sens propre, est celle
de l’ori gi naire, qui ne peut imi ter per sonne. Car le be soin d’in di vi dua‐ 
tion reste, et s’ex prime par le dis cré dit qui est jeté sur les imi ta teurs,
objet d’autres re marques du Zi bal done (143, 3463-3464, 3477) : l’ori gi‐ 
na li té de ceux qui n’imi taient pas est un mo dèle pro fond qui de meure,
tou jours agis sant, à côté de l’ori gi na li té pa ra doxale de ceux qui vont
au bout de l’imi ta tion. Les «  singes » dont la fa cul té imi ta tive est la
marque de leur proxi mi té avec l’hu main dans une ré flexion, fi gurent
dans une autre comme la tra di tion nelle image ca ri ca tu rale de la ser‐ 
vi li té de l’imi ta tion 20. Dans deux notes de 1828, où le refus du pa ra‐ 
digme mi mé tique semble plus ra di cal, le dis cours léo par dien garde
néan moins les traces de son hé si ta tion fon da men tale (Zi bal done 4358
et 4372-4373) :

16

L’imi taz. tien sempre molto del ser vile. Fal siss. idea consi de rare e de ‐
fi nire la poe sia p. arte imi ta ti va, met ter la colla pit tu ra ec. Il poeta im ‐
ma gi na : l’im ma gi naz. vede il mondo come non è, si fab bri ca un
mondo che non è, finge, in ven ta, non imita, non imita (dico) di pro ‐
po si to suo : crea tore, in ven tore, non imi ta tore ; ecco il ca ratt. es sen ‐
ziale del poeta. (Leo par di 1991 : 2459)

Il poeta non imita la na tu ra : ben è vero che la na tu ra parla den tro di
lui e per la sua bocca. I’ mi son un che quan do Na tu ra parla, ec. vera
de fi niz. del poeta. Così il poeta non è imi ta tore se non di se stes so (10
Sett. 1828). Quan do colla imi taz. egli esce ve ra mente da se med.,
quel la pro priam. non è più poe sia, fa col tà di vi na ; quel la è un’arte
umana ; è prosa, mal gra do il verso e il lin guag gio. Come prosa mi su ‐
ra ta, e come arte umana, può stare ; ed io non in ten do di condan nar ‐
la. (Leo par di 1991 : 2470)

À l’en droit de son plus net rap pro che ment avec les poé tiques ro man‐ 
tiques de l’ex pres sion et de la créa tion, la théo rie léo par dienne ne re‐
fuse pas l’imi ta tion, mais la laisse à l’ar rière plan : elle est un élé ment
se con daire du dis cours poé tique, ac cep table dans la me sure où elle
reste in vo lon taire, 21 tel un te nace ré si du pro saïque. Sur elle s’ap puie
le désir du poète d’être au trui, qui est l’ombre de son désir d’être lui- 
même. Désir d’être au trui dans l’es pace lit té raire veut dire es sen tiel ‐

17
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le ment désir d’être le Père, et ce désir qui avi lit le fils ne peut être
avoué.

2.5 Per fi die de l’imi ta teur
Une autre ré flexion du Zi bal done laisse par ailleurs ap pa raître la fine
per cep tion que Leo par di a du dé ni gre ment de l’imité pro duit par
l’imi ta teur, en l’ana ly sant à tra vers l’effet de l’imi ta tion sur le lec teur
(Zi bal done 101) :

18

La ca gione per cui gli uo mi ni di gusto e di sen ti men to pro va no una
sen sa zione do lo ro sa nel leg gere p.e. le conti nua zio ni o le imi ta zio ni
dove si contraf fan no le bel lezze gli stili ec. delle opere clas siche, (v.
quel lo che dice il Fos co lo della conti nuaz. del Viag gio di Sterne) è che
queste in certo modo av vi lis co no pres so noi stes si l’idea di quelle
opere, per cui ci era va mo sen ti ti così af fet tuo si, e verso cui pro via mo
una spe cie di te ne rez za. Il ve derle così imi tate e spes so con poca di ‐
ver si tà, e tut ta via in modo ri di co lo, ci fa quasi du bi tare della ra gio ne ‐
vo lez za della nos tra am mi ra zione per quei gran di ori gi na li, ce la fa
quasi pa rere un’illu sione, ci di pinge come fa ci li tri via li e co mu ni
quelle doti che ci avea no des ta to tanto en tu sias mo, cosa acer bis si ma
di ve der si quasi in pro cin to di dover ri nun ziare all’idolo della nos tra
fan ta sia, e ra pire in certo modo, e de nu dare, e av vi lire agli occhi nos ‐
tri l’og get to del nos tro amore e della nos tra ve ne ra zione ed am mi ra ‐
zione. Per chè in ogni sen ti men to dolce e su blime entra sempre l’illu ‐
sione, ch’è il più acer bo do lore il ve der si to gliere e sve lare. Perciò
quelle tali imi ta zio ni ci sa reb be ro gravi quan do anche ga reg gias se ro
cogli ori gi na li, to glien do ci l’in gan no di quell’unico e im pa reg gia bile
che forma il caro pres ti gio dell’amore e della ma ra vi glia. 22 (Leo par di
1991 : 115)

D’où vien drait cette im pres sion dou lou reuse qu’a Leo par di de voir les
grands imi tés va ciller sous les coups en vieux des imi ta teurs, si ce
n’était une pro jec tion des in ten tions agres sives ca chées dans ses
propres pra tiques d’imi ta tion ? Il vaut mieux que l’imi ta tion reste in‐ 
vo lon taire, puis qu’elle a plus d’un côté in avouable. Et, en effet, en pa‐ 
ral lèle avec l’hé si ta tion entre ac cep ta tion et refus de l’imi ta tion, la
théo rie et la pra tique de Leo par di font ap pa raître l’os cil la tion entre
l’éloge et la ré pro ba tion des au teurs qui ont de l’as cen dant sur lui.
Une note du Zi bal done da tant du 20 sep tembre 1823 nous offre un bel
exemple de cette valse des co ta tions (3477-3478) :

19
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Alla p. 3156. Si po trebbe ag giun gere il nos tro Monti, nel quale tutto è
im ma gi na zione, e nulla parte ha il sen ti men to, come n’ha gran dis si ‐
ma nel più delle poe sie di Lord Byron (se però quel di Lord Byron è
ben si gni fi ca to col nome di sen ti men to). Certo è che il Monti ben chè
d’im ma gi na zione senz’alcun confron to in fe riore a quel la di Lord
Byron, e ben chè non abbia di poe ti co che l’im ma gi na zione (sì nelle
cose sì nello stile), si las cia leg gere non senza pia cere, né senza ef fet ‐
to poe ti co, e l’im ma gi no so in lui com pa risce molto più spon ta neo e
men co man da to che in Lord Byron. Ed è forse al contra rio, per ché
Lord Byron è ve ra mente un uomo di cal dis si ma fan ta sia na tu rale, e
Monti, qualch’egli sia per se stes so, nelle sue com po si zio ni non è che
un buono e va lente tra dut tore di Omero, Vir gi lio, Ora zio, Ovi dio ed
altri poeti an ti chi, e imi ta tore, anzi spes so co pis ta, di Dante, Arios to e
degli altri nos tri clas si ci. Sic chè Lord Byron tira le im ma gi ni dal suo
fondo, e Monti dall’al trui. E se nell’uno ha dell’im poe ti co lo sfor zo che
[nel] suo poe tare ap pa risce, nell’altro è ve ra mente im poe ti co l’imi tare
e il co piare che però nella sua stes sa poe sia in trin se ca mente non si
las cia scor gere. Ond’è che le poe sie di Lord Byron sieno meno poe ‐
tiche, consi de rate in se stesse, che quelle di Monti. Mentre però
ques ti è in fi ni ta mente meno poeta di quel lo. (Leo par di 1991 : 1816-
1817)

Le re tour ne ment qui se pro file dans cette ré flexion n’est pas peu
spec ta cu laire, puisque, en rai son jus te ment de sa na ture ex ces si ve‐ 
ment ‘mi mé tique’, Vin cen zo Monti, vé né rable au to ri té peu d’an nées
au pa ra vant, tombe ici de son pié des tal, sur le quel est hissé au
contraire Lord Byron, qui dans le Dis cor so di un ita lia no était l’em‐ 
blème de l’ina ni té poé tique des mo dernes 23. Non moins exem plaire
est le cas de Pé trarque, dont l’in fluence sur Leo par di a pu faire l’objet
d’ap pré cia tions cri tiques va riées, 24 no tam ment en consé quence des
avis tan tôt en thou siastes tan tôt ré ser vés émis par Gia co mo. 25 L’évo‐ 
lu tion des idées lit té raires de Leo par di peut, certes, être in vo quée
pour jus ti fier ses chan ge ments d’avis au cas par cas. Reste à ex pli quer,
ce pen dant, l’in sta bi li té fon da men tale du ju ge ment léo par dien vis- à-
vis de ces au teurs qui l’ont nour ri, que ré vèlent ces chan ge ments
conti nuels. 26 D’ailleurs, si le temps écou lé peut ser vir de jus ti fi ca tion
dans les cas déjà évo qués, que dire lorsque, le 27 no vembre 1817, Gia‐ 
co mo écrit un son net en hom mage à Al fie ri, juste après avoir blâmé
en son for in té rieur la ma nière trop fa cile de celui- ci, comme nous
l’ap prend la prose qui ac com pagne le son net en ques tion  ? 27 Que
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dire, en core, quand, quelques mois avant ce même son net, dans la
pré face de la tra duc tion de la Ti ta no ma chia di Esio do, après avoir lon‐ 
gue ment cri ti qué la cé lèbre tra duc tion de Vir gile par An ni bal Caro,
Leo par di ter mine son dis cours en désa vouant ces ré serves :

La cos cien za non vuole che io fi nis ca senza ag giu gnere qualche cosa.
Io di so pra ho ar di to cen su rare il Caro ; e di ques to ar dire ho tanto ri ‐
mor so che mi bi so gna confes sar ve lo so len ne mente. Do vreste aver
ve du to che io spe zia lis si ma mente am mi ro quel lo in signe : qui però
vo’ dirvi che non pur lo am mi ro ma l’amo, e di leg ger lo e ri leg ger lo e
vol ger lo e ri vol ger lo non mi sazio mai : e già se ques to non fosse, non
altri che io n’avrebbe il danno. Quel lo che ho detto m’è pa ru to vero, e
per amore del vero ho vo lu to dirlo. Ma io so quan to siano da ri ve rire i
Clas si ci, e la spe rien za m’ha in se gna to come so vente le cose che in
essi paion di fet ti sieno tutt’altro. Però se ho er ra to, e se er ran do o
non er ran do ho usato modi sdi ce vo li alla pic co lez za mia sin ce ra ‐
mente e al Caro e agli amici di lui, che degno è d’averne tanti quan ti
sono gl’Ita lia ni, ne chieg gio per do no. (Leo par di 1997 : 446)

Les re mords que Gia co mo avoue sont bien com pré hen sibles. Non
seule ment pour sa propre tra duc tion vir gi lienne, quelques mois au‐ 
pa ra vant, il s’est ins pi ré de ce Caro, dont il cen sure la tra duc tion de
l’Énéide, mais il vient de l’imi ter dans des son nets bur lesques (So net ti
in per so na di ser Pe co ra fio ren ti no bec caio) et il est en train de l’imi ter
dans cette même prose où il fait état de ses ju ge ments am bi va lents. 28

Ce n’est donc pas en dépit mais en rai son de la ré vé rence qu’il a pour
An ni bal Caro qu’il s’est em por té contre lui.

21

Les re tour ne ments aux quels nous fait as sis ter Leo par di, mon trant
sans cesse de l’af fec tion et de la désaf fec tion pour les mêmes au teurs,
sont donc moins l’effet d’une tra jec toire in tel lec tuelle que la ma ni fes‐ 
ta tion d’une pos ture in stable, de l’in com mo di té de l’imi ta tion, qui
oblige à sor tir de soi et céder au Père son es pace vital, alors que la
poé sie se rait jus te ment le lieu pour se sai sir de sa propre vie, pour
s’as seoir dans son être et dans sa vi ta li té. Or la poé sie de Gia co mo est
née dans la prose de son iden ti fi ca tion to tale au Père et il est bien
trop lu cide pour ne pas ex pri mer le conflit de ses dé si rs pro fonds
d’iden ti fi ca tion et d’in di vi dua tion. 29
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3. LE PÈRE IN IMI TABLE
Ce pen dant, le conflit ne ra conte pas toute l’his toire de la re la tion de
Leo par di au pa ter nel, nous le sa vons. Aussi, l’œuvre léo par dienne
contient- elle éga le ment des sym boles d’un père in tan gible, que les
tem pêtes du goût ne font pas va ciller. Le sou ve rain de ces sym boles
est Ho mère, le poète le plus pré sent dans l’ima gi naire et dans la pen‐ 
sée léo par diens. Objet déjà des fan tai sies lu diques de Gia co mo en‐ 
fant, 30 puis mo dèle dans son ini tia tion sco laire à l’écri ture poé tique,
Ho mère de vient bien tôt la di vi ni té tu té laire qui pré side à la langue et
à la poé sie grecques, à cette image lu mi neuse d’une hu ma ni té des
ori gines qui naît avec la « conver sion lit té raire ». Poète de la « beau té
aé rienne  » de l’ima gi na tion pen dant quelques an nées (gros so modo
entre le Dis cor so di un ita lia no et le re tour du voyage à Rome), il de‐ 
vient sur tout, à par tir de 1823, le génie an tique qui a su cap ter la force
du sen ti ment à une époque qui ne connaît que l’ima gi na tion (Zi bal‐ 
done. 3157, note b) : 31 

23

Ve ra mente di tutti i poemi epici, il più an ti co, cioè l’Iliade, è, quan to
all’in sieme, allo scopo to tale e non par ziale […] il più sen ti men tale,
anzi il solo sen ti men tale ; cosa ve ra mente stra na a dirsi, e che par
contrad dit to ria ne’ ter mi ni, ed è in fat ti mos truo sa ed op pos ta alla na ‐
tu ra de’ pro gres si e della sto ria dello spi ri to umano e degli uo mi ni, e
delle dif fe renze de’ tempi, alla na tu ra ris pet ti va dell’an ti co e del mo ‐
der no, e vi ce ver sa ec. È anche il poema più Cris tia no. Poi chè in ter es ‐
sa pel ne mi co, pel mi se ro ec. ec. (Leo par di 1991 : 1658)

Mais chan geant de vi sage au cours des an nées, Ho mère ne change
pas de rôle : Gia co mo a fini par croire moins à l’ima gi na tion, par em‐ 
bras ser la mé lan co lie du sen ti ment adulte et mo derne, mais Ho mère
conti nue de l’ac com pa gner vers la poé sie, de lui tenir la main et de lui
mon trer com ment être grand. Gia co mo ne ces se ra ja mais de se re po‐ 
ser sur lui, d’avoir confiance en sa puis sance. 32 Si l’image splen dide
d’Ho mère conti nue à éclai rer Leo par di même quand il re brousse che‐ 
min, c’est qu’elle in carne un pa ter nel in tan gible, celui qui ré siste au
dé ni gre ment du père, qui se nour rit même de sa perte. Ho mère le pa‐ 
triarche, père et prince de la poé sie, le pre mier et le plus grand de
tous, 33 donne corps à une image ar chaïque, où la langue est en core à
trou ver, où l’en fant peut en core s’iden ti fier au Père, se voir gran di en
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lui et par lui. Ho mère est lui- même une image poé tique, mais aussi
une pré sence fon da trice à la quelle il se rait folie de re non cer :

In Omero tutto è vago, tutto è su pre ma mente poe ti co nella mag gior
ve ri tà e pro prie tà e nella mag gior forza ed es ten sione del ter mine ;
in co min cian do dalla per so na e sto ria sua, ch’è tutta in vol ta e sep pel ‐
li ta nel mis te ro, oltre alla somma an ti chi tà e lon ta nan za e di ver si tà
de’ suoi tempi da’ pos te rio ri e da’ nos tri mas si mam. e sempre mag ‐
giore di mano in mano (es sen do esso il più an ti co, non solo scrit tore
che ci ri man ga, ma mo nu men to dell’an ti chi tà pro fa na ; la più an ti ca
parte dell’an ti chi tà su per stite), che tanto contri buisce per se stes sa a
fa vo rire l’im ma gi na zione. Omero stes so è un’idea vaga e conse guen ‐
te mente poe ti ca. Tanto che si è anche du bi ta to e si du bi ta ch’ei non
sia stato mai altro ve ra mente che un’idea. (12 Dec. 1823). Il qual dub ‐
bio, stol tis si mo ben chè d’uo mi ni gra vis si mi, non lo ri cor do se non per
un segno di ques to ch’io dico (12 Dec. 1823). (Leo par di 1991 : 2117-2118)

Ho mère nous en ra cine dans l’être au tant qu’il nous gran dit par l’ima‐ 
gi na tion (Zi bal done 124). Sa poé sie est une poé sie qu’il faut tra duire
d’un lan gage d’avant la langue, la poé sie du Père et la poé sie de l’en‐ 
fant, l’un ré con ci lié avec l’autre, l’un ac cueilli dans l’autre. C’est à ce
rêve, que vient bri ser la mo der ni té ro man tique, que Léo par di ne re‐ 
nonce ja mais com plè te ment, même quand il se range par né ces si té
du côté de la mo der ni té. Mais si la cé leste au to ri té du pa triarche Ho‐ 
mère n’est pas ron gée par les va- et-vient des ju ge ments cri tiques de
Leo par di, elle peut être aussi bien agran die que re mise en jeu par les
ma ni pu la tions plus sub tiles et pro fondes de ses pra tiques poé tiques.
La ri chesse de celles- ci a été ex plo rée par les cri tiques (G. Lo nar di,
no tam ment) du côté des Canti. Mais son as pect le plus ma cro sco‐ 
pique et le moins étu dié est sans doute la série des trois tra duc tions
de la Ba tra co mio ma chia (1815, 1821-1822, 1826) qui abou tit enfin aux
Pa ra li po me ni della Ba tra co mio ma chia, le poème hé roï co mique qui ac‐ 
com pagne les der niers jours de Gia co mo. L’au teur de la Ba tra co mio‐ 
ma chia, certes, est un faux Ho mère, comme Leo par di le re con nais sait
dès la pré face à sa pre mière tra duc tion, mais peut- on dou ter que la
lé gende qui di sait ce texte ho mé rique ait comp té pour lui plus que les
rai sons qui prou vaient le contraire ? A une époque où la « sa veur ho‐ 
mé rique  » pou vait être pour son goût en thou siaste de néo phyte un
at tri but de tout ce qui était grec, elle de vait être cer tai ne ment re‐ 
trou vée dans un texte qui fait la pa ro die d’Ho mère. Plus exac te ment,
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la pré face à la pre mière tra duc tion montre que l’ima gi na tion de Gia‐ 
co mo capte dans les vers pa ro diques de la Ba tra co mio ma chia le pro fil
d’un Ho mère en fant, qui s’ini tie à la grande poé sie par le jeu. 34 Abor‐ 
der l’in abor dable Père par son côté en fan tin  : voilà donc quel a été
sans doute le pro gramme se cret qui a ins pi ré le tra vail in las sable de
Leo par di au tour de la Ba tra co mio ma chia, en tra duc teur d’abord, puis
en conti nua teur. Il ne se rait pas conce vable qu’un poète comme Leo‐ 
par di ac cepte dans ses der nières an nées – alors même qu’il semble
avoir désa voué les poé tiques mi mé tiques – d’as su mer la tâche d’une
conti nua tion, s’il n’avait pas trou vé le moyen de plier l’axe de la fi lia‐ 
tion. C’est en abor dant Ho mère comme en fant qu’il lance un ul time
défi biai sé contre le Père. Il re des cend donc dans son en fance, li bère
la joie pué rile de la contre fa çon, pour sa vou rer le plai sir de jouer avec
l’en fant Ho mère, de se jouer de l’en fant Ho mère. Dans ce jeu si guer‐ 
rier, il y a néan moins des lignes qui ne bougent pas, et Leo par di le sait
bien. Il a fallu être en fant, en core, pour être comme le Père, dans le
Père. Le conte nu du poème ré vèle bien la re con nais sance et même la
dé non cia tion de la su pé rio ri té du pou voir pa ter nel : les crabes, sym‐ 
boles haïs sables de la royau té lé gi time, sont in des truc tibles, et le seul
hé roïsme de Ru ba toc chi, qui se bat pour la li bé ra tion des rats sou mis,
consiste à af fron ter la dé faite. Dans La virtù in dia na, l’ado les cent
Leo par di payait le tri but d’une imi ta tion ser vile de son père pour re‐ 
pré sen ter à tra vers le triomphe d’un prince et la mort d’un roi ses
émo tions se crètes de par ri cide ir ré so lu. Dans les Pa ra li po me ni, la dé‐ 
faite des rats et l’in cer ti tude de leur re vanche mettent en scène la
conscience qu’a Leo par di des rap ports de force entre Père et en fant.
Mais dans l’es pace de la lit té ra ture, où Leo par di a entre- temps bâti sa
propre puis sance, il se joue du Père en jouant avec lui.
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1  Elen chi di let ture, IV 286, in Leo par di (1997 : 1118).

2  L’ori gine au to bio gra phique d’une ré flexion sur la dé pen dance fi liale était
ex pli cite dans la page du Zi bal done du 9 dé cembre 1826 (4229-4231) où, à la
marge de sa lec ture des lettres du Comte de Ches ter field à son en fant, Leo‐ 
par di no tait la ten dance na tu relle des hommes à at tri buer des pou voirs ex‐ 
cep tion nels à un être – père, chef ou di vi ni té – à qui re cou rir dans les mal‐ 
heurs. Il en don nait pour preuve sa propre at ti tude à l’égard de son père : «
Tale sono stato io, anche in età ferma e ma tu ra, verso mio padre  ; che in
ogni cat ti vo caso, o ti more, sono stato so li to per de ter mi nare, se non altro,
il grado della mia af fli zione o del timor mio pro prio, di as pet tar di ve dere o
di conget tu rare il suo, e l’opi nione e il giu di zio che egli por ta va della cosa ;
nè pù nè meno come s’io fossi in ca pace di giu di carne ; e ve den do lo o ve ra‐ 
mente o nell’ap pa ren za non tur ba to, mi sono or di na ria mente ri con for ta to
d’animo sopra modo, con una as so lu ta mente cieca som mis sione alla sua au‐ 
to ri tà, o fi du cia nella sua prov vi den za. E tro van do mi lon ta no da lui, ho spe‐ 
ri men ta to fre quen tis sime volte un sen si bile, ben chè non ri flet tu to, de si de‐ 
rio di tal ri fiu gio ». (Leo par di 1991 : 2346)

3  Cf. Gioa no la (1995  : 13-14). D’un point de vue his to rique, selon Pa rai so
(2005), une ré gres sion de l’éman ci pa tion fi liale ca rac té rise l’âge de la Res‐ 
tau ra tion, avant que l’orien ta tion de l’époque ré vo lu tion naire ne re vienne à
comp ter de la fin du XIX  siècle.

4  Mo nal do était en effet l’au teur de trois tra gé dies écrites dans un but pé‐ 
da go gique, confor mé ment à la tra di tion pé da go gique jé suite  : cf. Gioa no la
(1995 : 77-78) ; Leo par di (1999 : vii) ; Ge ne tel li (2006 : 310).

5  Pour l’im por tance de l’ap pren tis sage du grec cf. Gioa no la (1995  : 108) et
sur tout D’In ti no (1999 : xv).

6  La langue grecque a d’ailleurs les at tri buts du père : toute- puissance, fa‐ 
cul té de pro duire (cf. Zi bal done 2130-2132 et 2210-2212).

7  Pour l’in sis tance de Leo par di sur l’in tra dui si bi li té du grec dans ses pre‐ 
mières tra duc tions cf. D’In ti no (1999). 

leo par dia ni, Re ca na ti 13-16 set tembre 1962, Flo rence  : Ol sch ki, 133-
172.

Van den Ber ghe, Dirk (2001). « Os ser va zio ni sull’’ome ris mo leo par dia‐ 
no’ », in : Ita lia nis ti ca, XXX/2, 341-361.
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8  Cf. les lettres à P. Gior da ni du 21 mars 1817 et à G. Per ti ca ri du 12 mars
1819.

9  Do cu ment à la fois ex cen trique et exem plaire, les An no ta zio ni alle dieci
Can zo ni stam pate a Bo lo gna nel 1824, où la tra di tion est trai tée avec ré vé‐ 
rence et im per ti nence à la fois.

10  C’est la fic tion des Odae ades pote (1816). Le jeune Leo par di tra duc teur des
an ciens re ven dique d’ailleurs l’iden ti fi ca tion entre le poète et le tra duc teur :
cf. par exemple la pré face à la tra duc tion du deuxième livre de l’Enéide
(1816) : désir ar dent de s’ap pro prier les beau tés de Vir gile, cer ti tude qu’il faut
être un poète pour tra duire un poète. Dans le Dis cor so sopra la Ba tra co mio‐ 
ma chia (1815) et dans la Let te ra ai Sigg. Com pi la to ri della Bi blio te ca Ita lia na
(1816) Gia co mo sou tient qu’il faut avoir l’âme de l’écri vain qu’on tra duit. Voir
aussi D’In ti no (1999).

11  Cf. pour un bilan ré cent Fa sa no (2004 : 233-278).

12  L’in ci pit du texte est élo quent dans ce sens : « Se alla di fe sa delle opi nio ni
de’ nos tri padri e de’ nos tri avi e di tutti i se co li… » (Leo par di 1997  : 968).
Cette convic tion de s’ins crire dans une tra di tion et de s’op po ser à la sé duc‐ 
tion fa cile de nou velles idées re vient sou vent dans le texte. Même le ca rac‐ 
tère pa trio tique ex hi bé du dis cours ren voie à ce choix de po si tion ne ment
« pa ter nel ».

13  […] « come abbia po tu to nas cere in ques ti tempi chi di men ti casse quel la
ve ri tà ori gi na ria e fon da men tale, che nelle arti belle si ri chiede la conve‐ 
nien za » (Leo par di 1997 : 989).

14  « Scin tilla ce leste, e im pul so so pru ma no vuol si a fare un sommo poeta,
non stu dio di au to ri, e di sa mi na men to di gusti stra nie ri » s’écrie Gia co mo
lors qu’il s’agit de s’in sur ger contre le mo der nisme ro man tique qui vou drait
cou per les poètes de leur ra cines an tiques (Let te ra ai Sigg. com pi la to ri della
Bi blio te ca Ita lia na, Leo par di 1997  : 943) Mais pour nul n’est plus vrai que
pour lui- même ce qu’il dit du rôle ins pi ra teur des au teurs an ciens dans le
Dis cor so di un ita lia no  : « ques ti trat tia mo nella pue ri zia  ; da ques ti, si può
dire, im pa ria mo cosa sieno versi e poe sia » (Leo par di 1997 : 977).

15  Pour la chro no lo gie des cent pre mières pages du Zi bal done cf. Pa cel la
(1987) (et no tam ment la p. 405 pour ce qui nous concerne).

16  On se rap pel le ra l’au to por trait d’ou ver ture des Ri cor di d’in fan zia e di
ado les cen za (1819): « pie ghe vo lez za dell’in ge gno fa ci li tà d’imi tare, oc ca sione
di par larne sarà la Ba trac. Imi ta ta dal Casti. Molto en tu sias mo tem pe ra to da
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ugual ri fles sione e però in ca pace di splen dide paz zie mi pare che formi in
ge nere uno dei più gran trat ti del ��� ca rat tere » (Leo par di 1997 : 1100).

17  On se sou vien dra que l’une des pre mières of frandes in tel lec tuelles de
Gia co mo ado les cent à son père est la Sto ria dell’as tro no mia (1813), où cette
science est dite « la più su blime ». Une lec ture en par tie dif fé rente de « l’as‐ 
tro no mie » léo par dienne est pro po sée par Lo nar di (2005  : 58), qui cré dite
da van tage l’idée d’une rup ture de l’ordre pa ter nel («  Tutto conduce, per
ques to Lon gi no pla to niz zante, al di là dei li mi ti del mondo, a un su per iore
prin ci pio tras cen dente, pa ter no ; quan do in vece l’In fi ni to è sem mai il primo
grande ten ta ti vo di Leo par di di darsi per così dire ori gine pro prio cer can do‐ 
si ra di cal mente fuori di un or dine pa ter no »).

18  Cf. l’in ci pit des Ri cor di d’in fan zia cité à la note 16.

19  Cf. aussi Zi bal done. 1647, 1661-1663, 3941. Sur les re la tions entre la théo rie
de l’as sue fa zione et la gno séo lo gie sen sua liste, cf. San sone (1964 : 138-139).

20  Cf. res pec ti ve ment Zi bal done 1365 « Il più in ge gno so degli ani ma li, e più
si mile all’uomo, la sci mia, è in signe per la sua fa col tà e ten den za imi ta ti va »
(Leo par di 1991  :  827) et 3464 « Al tri men ti l’imi ta zione è da scim mie, e una
let te ra tu ra fon da ta su di essa è in de gna di ques to nome » (Leo par di
1991 : 1809).

21  Sur la place de l’ex pres sion dans les poé tiques ro man tiques, voir Abrams
(1953).

22  Des consi dé ra tions si mi laires, dans une for mu la tion moins gé né rale, se
trouvent à l’autre bout du Zi bal done, à la date du 20 avril 1829 (4491-4492),
preuve s’il en était be soin que la tra jec toire de la pen sée Léo par dienne est
loin de mar quer un pro grès li néaire.

23  Sur Leo par di et Monti cf. Van den Ber ghe (2001) (qui si gnale aussi la bi‐ 
blio gra phie pré cé dente) ; sur Leo par di et Byron je me per mets de ren voyer à
mon in ter ven tion au Col loque In ter na tio nal Fer ments d’Ailleurs. 1750-1850
(Gre noble, 23 no vembre 2006), dont les actes sont en at tente de pa ru tion.

24  Bla suc ci 2006, après un exa men équi li bré des dé cla ra tions et des pra‐ 
tiques léo par diennes, se pro nonce main te nant en fa veur de la ‘fi dé li té’ de
Leo par di à Pé trarque.

25  Cf. au moins Zi bal done 24  ; 112-113  ; 2184-2185  ; et la lettre à For tu na to
Stel la du13 sep tembre 1826.

26  Un cas de fi gure dif fé rent mais non di vergent est le si lence dont fait
l’objet un au teur comme Fos co lo (pour tant bien lu et pré sent dans la ‘mé ‐
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moire’ des textes léo par diens), si lence qui peut donc être in ter pré té comme
un signe de ri va li té in cons ciente vers le seul poète contem po rain « dalla cui
ori gi na li tà Leo par di po tesse sen tir si mi nac cia to » (Lo nar di 2005 : 31).

27  « Primo so net to com pos to tutto la notte avan ti il 27 No vembre 1817, stan‐ 
do in letto, prima di ad dor men tar mi, aven do poche ore avan ti fi ni to di leg‐ 
gere la vita dell’Al fie ri, e pochi mi nu ti prima, stan do pure in letto, bia si ma ta
la sua fa ci li tà di ri mare, e detto fra me che dalla mia penna non us ci rebbe
mai so net to ; ve nu to mi poi ve ra mente prima il de si de rio e pro po ni men to di
vi si tare il se pol cro dell’Al fie ri, e dopo il pen sie ro che pro ba bil mente non po‐ 
trei » (Leo par di 1997 : 302). Sur Leo par di et Al fie ri, cf. le tout ré cent Ge ne‐ 
tel li (2006).

28  D’après les ar gu ments plau sibles de Marti (1998), les So net ti in per so na di
ser Pe co ra fio ren ti no bec caio, où Leo par di suit assez de près le mo dèle des
Mat tac ci ni (fai sant par tie de l’Apo lo gia) de An ni bal Caro, de vraient re mon ter
à une pé riode com prise entre la mi- mars et la mi- mai 1817, alors que la tra‐ 
duc tion de la Ti ta no ma chia est pu bliée avec sa pré face début juin de la
même année. Etant donné cette chro no lo gie, le ca rac tère ar chaï sant et flo‐ 
ren tin de la prose de la pré face peut être vrai sem bla ble ment ra me né au mo‐ 
dèle de Caro, d’au tant plus que dans une lettre à Gior da ni du 30 avril de la
même année, Gia co mo évoque pré ci sé ment la dif fi cul té d’ému ler la prose de
Caro.

29  Fût- ce par des voies dé tour nées, comme dans Zi bal done 64, où il com‐ 
mence par nier l’in fluence de la lit té ra ture sur ses sen ti ments, mais finit par
re con naître que, si elle ne les crée pas, du moins elle les fa ci lite.

30  Cf. les « ba tailles ho mé riques » évo quées dans les Ri cor di d’in fan zia e di
ado les cen za (Leo par di 1997 : 1105).

31  La re con nais sance du « sen ti men tal » ho mé rique, si elle prend de l’am‐ 
pleur à par tir de 1823, est néan moins très pré coce, puisque déjà dans le Dis‐ 
cor so di un ita lia no Leo par di van tait le « pa thé tique » na tu rel chez Ho mère
(et les an ciens) en l’op po sant au « pa thé tique » af fec té des ro man tiques.

32  La conti nui té de cet ac com pa gne ment a été ex plo rée avec fi nesse dans
les études très riches et fon da trices de Gil ber to Lo nar di (Lo nar di 1969 et
2005).

33  Cf. no tam ment Zi bal done 1028 ; 1137 ; 1380 ; 1650.

34  Cf. le Dis cor so sopra la Ba tra co mio ma chia : « Fra quel li che hanno scrit to
nelle lingue vol ga ri, mol tis si mi hanno ri guar da to quel poema come un parto
ve ra mente di Omero, e il La va gno li in una pre fa zione pre mes sa alla Ba tra co‐



Leopardi : Pères et patriarches

mio ma chia da lui tra dot ta, ha sos te nu ta con tutte le sue forze ques ta opi‐ 
nione. «  Non po trebbe esser ques to per av ven tu ra  », dic’egli par lan do di
Omero, « un primo parto della sua mente ? un es pe ri men to che volle egli
fare di sé me de si mo in mira delle ma gio ri cose che di vi sa va di scri vere ? »
[…] e Pope dice che un grande au tore può qualche volta ri crear si col com‐ 
porre uno scrit to gio co so, che ge ne ral mente gli spi ri ti più su bli mi non sono
ne mi ci dello scher zo, e che il ta len to per la burla ac com pa gna d’or di na rio
una bella im ma gi na zione, ed è nei gran di in ge gni, come sono spes so le vene
di mer cu rio nelle mi niere d’oro » (Leo par di 1997 : 395).

Français
Le trans fert des conflits entre père et en fant de l’es pace bio gra phique à l’es‐ 
pace lit té raire a le ca rac tère de la né ces si té dans le cas de Gia co mo et Mo‐ 
nal do Leo par di.
Le Père est un grand mi roir sans le quel Gia co mo ne pour rait rien sa voir de
sa propre force, ni même de sa propre exis tence  ; il est aussi une me nace
mor telle pour cette force et pour cette exis tence qu’il veut en tiè re ment
sou mises à son au to ri té.
Ainsi, tout en tra vaillant à se sous traire par la lit té ra ture à l’em prise du pou‐ 
voir pa ter nel, Leo par di cherche et fa brique sans cesse dans la lit té ra ture les
signes de ce pou voir.
L’Autre prend dans son ima gi naire la forme équi voque de l’Ori gine, et aucun
pa ra dis exo tique n’est ja mais rêvé par Gia co mo en de hors de la géo gra phie
pa ter nelle de l’An tique. L’écri ture se veut une en tre prise au ser vice de la Pa‐ 
trie, le pays du père, et le res pect os ten ta toire des formes de la tra di tion lit‐ 
té raire est le re vers d’une in sou mis sion et d’un désir d’or gi na li té ab so lus.
Mon trant sou vent de l’af fec tion et de la désaf fec tion pour les mêmes au‐ 
teurs, Leo par di ré vèle l’in sta bi li té de sa pos ture, prise entre les dé si rs op po‐ 
sés d’iden ti fi ca tion et d’in di vi dua tion. Mais l’image sou ve raine d’Ho mère
semble, seule, ré sis ter à ces os cil la tions : Gia co mo a fini par croire moins à
l’ima gi na tion, par em bras ser la mé lan co lie comme sen ti ment adulte et mo‐ 
derne, mais Ho mère conti nue de l’ac com pa gner vers la poé sie.
Ho mère le pa triarche, père et prince de la poé sie, le pre mier et le plus grand
de tous, donne corps à un fan tasme ar chaïque, où la langue est en core à
trou ver et l’en fant peut s’iden ti fier au Père, se voir gran di en lui et par lui.

Italiano
La pro ie zio ne del con flit to tra padre e fi glio dal piano bio gra fi co a quel lo
let te ra rio pren de il ca rat te re della necessità nel caso di Gia co mo e Mo nal do
Leo par di. Il Padre è un gran de spec chio senza il quale Gia co mo non sa preb‐ 
be nulla della pro pria forza e nep pu re della pro pria esi sten za ; ma è anche
una mi nac cia mor ta le per que sta forza ed esi sten za, che vuole sot to met te re
in te ra men te alla sua autorità. Così, men tre cerca di sot trar si at tra ver so la
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let te ra tu ra alla presa del po te re pa ter no, Leo par di fab bri ca in ces san te men‐ 
te nella let te ra tu ra i segni di que sto po te re. L’Altro pren de nel suo im ma gi‐ 
na rio la forma equi vo ca dell’Ori gi ne, e nes sun pa ra di so eso ti co è so gna to da
Gia co mo al di fuori della geo gra fia pa ter na dell’An ti co. La scrit tu ra è con ce‐ 
pi ta come un’im pre sa al ser vi zio della Pa tria – il paese pa ter no – e il ri spet to
osten ta to delle forme della tra di zio ne let te ra ria è il ro ve scio di una ri vol ta e
di un de si de rio di originalità as so lu ti. Mo stran do spes so af fe zio ne e di saf fe‐ 
zio ne per gli stes si au to ri, Leo par di ri ve la l’instabilità della sua po si zio ne,
stret ta fra i de si de ri op po sti di iden ti fi ca zio ne e di in di vi dua zio ne. Ma l’im‐ 
ma gi ne so vra na di Omero sem bra, essa sola, re si ste re a que ste oscil la zio ni :
Gia co mo ha fi ni to per cre de re meno all’im ma gi na zio ne, per ab brac cia re la
ma lin co nia come sen ti men to adul to e mo der no, ma Omero con ti nua ad ac‐ 
com pa gnar lo verso la poe sia. Omero il pa triar ca, padre e prin ci pe della poe‐ 
sia, il primo e il più gran de di tutti, dà corpo a un fan ta sma ar cai co, in cui la
lin gua resta da tro va re e il bam bi no può iden ti fi car si col Padre, ve der si cre‐ 
sce re in lui e at tra ver so lui.

English
In the case of Mon aldo and Gi ac omo Leo pardi the con flict between father
and son takes eas ily a lit er ary form. Mon aldo is a vital sup port for his son’s
iden tity, but at the same time he is a deadly threat for him. So, lit er at ure is
to Gi ac omo a way to es cape the Father, that con stantly brings him back to
Him. In Gi ac omo’s ima gin a tion the Other has al ways the ap pear ance of An‐ 
tiquity ; po etry is first a way to serve the Fath er land, and a power ful as pir a‐ 
tion to ori gin al ity is con cealed be hind an os ten ta tious re spect for lit er ary
con ven tions. By chan ging often his judg ment on the same writers, Leo pardi
re veals the in stabil ity of his po s i tion ; only Homer, the most an cient and the
first of all poets, seems able to em body an ar chaic image of the Father to
which the son can identify him self.
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