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1. LE REFUS DE L’ORDRE PATERNEL
1.1. La volonté de ne pas être père
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RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

«  Non ho mai usato una sola
pa ro laU sa ta dai miei padri (ec‐ 
cet to che per au gu rar gli l’In fer‐ 
no) ».

1. LE REFUS DE L’ORDRE PA TER ‐
NEL
Les deux vers mis en exergue sont ex traits du poème que Pa so li ni pu‐ 
blia le 30 no vembre 1968 dans la revue Tempo et in ti tu lé Dut schke, du
nom d’un lea der de la contes ta tion étu diante en Al le magne. Ils
contrastent étran ge ment, à pre mière vue, avec l’ai sance, voire l’in dif‐ 
fé rence, avec la quelle le poète a tou jours mis en avant ses em prunts
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lit té raires. Dans un cé lèbre en tre tien ac cor dé en 1968 à Jon Hal li day,
à la ques tion de sa voir qui avait rai son entre For ti ni, qui le consi dé rait
comme un piètre idéo logue mais comme poète no va teur, ou Asor
Rosa, qui pen sait exac te ment le contraire, Pa so li ni af fir mait :

Per me, en tram bi hanno torto...e ra gione. [...] Io non sono un in ven ‐
tore di ideo lo gie. Non sono un pen sa tore e non ho mai as pi ra to ad
es ser lo. A volte, entro il contes to di un’ideo lo gia mi viene qualche in ‐
tui zione, e così mi è ca pi ta to di pre ce dere gli ideo lo gi di pro fes sione.
E sti lis ti ca mente sono un pas ti cheur. Ado pe ro il ma te riale sti lis ti co
più dis pa ra to: poe sia dia let tale, poe sia de ca dente, certi ten ta ti vi di
poe sia so cia lis ta; c’è sempre nei miei scrit ti una conta mi na zione sti ‐
lis ti ca, non ho uno stile per so nale, mio, com ple ta mente in ven ta to da
me, ben chè pos seg ga uno stile ri co nos ci bile. Non sono ri co nos ci bile
per chè in ven tore di una for mu la sti lis ti ca, ma per il grado di in ten si tà
al quale porto la conta mi na zione e la com mis tione dei dif fe ren ti stili.
(Pa so li ni 2006a : 1300-1301)

Pa so li ni semble adop ter, ainsi, une pos ture qui est l’exact contraire de
l’at ti tude ‘an ti thé tique’ iden ti fiée par Ha rold Bloom dans The an xie ty
of in fluence, dont le mo dèle se rait Nietzsche, et qui fai sait dire à Ri‐ 
chard Ebe rhart, avec le plus grand sé rieux et une concep tion très
per son nelle de l’in cons cient, qu’il n’avait ja mais été in fluen cé par per‐ 
sonne, même in cons ciem ment (Bloom 1973  : 7). Est- ce à dire, pour
au tant, que Pa so li ni se re con naît ‘des pères’, qu’il s’ins crit dans une
des cen dance ? Rien n’est moins sûr. Na tu rel le ment, Pa so li ni est suf fi‐ 
sam ment lu cide pour re con naître un cer tain nombre d’in fluences, ou
peut- être faudrait- il dire de pré fé rences, qui de viennent par fois des
ré fé rences. Pa so li ni peut même les évo quer en tant ‘qu’an cêtres’ ou
‘pères’ mais tou jours en grand nombre et avec un cer tain dé ta che‐ 
ment. Ainsi, dans un en tre tien de 1963 avec Al ber to Ar ba si no avouait- 
il :
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L’unico an te na to spi ri tuale che conta è Marx, e il suo dolce, irto, leo ‐
par dia no fi glio, Gram sci. [...] Ti farò anche i nomi di Lon ghi e di
Conti ni, sull’altra stra da (il bivio è già così in die tro, alle mie spalle). Ci
sono state ul ti ma mente delle an nes sio ni di pa ter ni tà, pazze. I Ma nie ‐
ris ti, il Pon tor mo. Di tutti gli altri padri che tu, spi ri ta to cri ti co, puoi
ag giun gere nella mia ge nea lo gia di apo lide in ter re gio nale plu ri lin ‐
guis ta, nes su no è morto, per chè la mia ca rat te ris ti ca prin cipe è la fe ‐
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del tà. Non ne ho uc ci so nes su no. Sono tutti lì sull’al tare – sotto due
dita di pol vere. (Pa so li ni 2006b : 1573-1574)

Quant au ci né ma, la ques tion lui fut posée par Jon Hal li day au sujet de
Ac cat tone  : fallait- il consi dé rer qu’il avait été in fluen cé par Dreyer,
Mi zo gu chi et Cha plin, ses ci néastes pré fé rés ? La ré ponse de Pa so li ni
est assez édi fiante car, répondait- il :
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Bé, non so se si possa ve ra mente par lare di ‘in fluenze’. Non so se
pen sa vo a ques ti au to ri quan do ho gi ra to il film; sono piut tos to delle
fonti, dei ri fe ri men ti che ho in di vi dua to dal di fuori, dopo che l’avevo
fi ni to. Mentre lo gi ra vo il solo au tore al quale ho pen sa to di ret ta ‐
mente è stato Ma sac cio. (Pa so li ni 2006a : 1312)

Bref, Pa so li ni puise, dans ses œuvres, à une mul ti pli ci té de ‘sources’, il
se dé fi nit lui- même, d’ailleurs, comme un «  pas ti cheur  » (Pa so li ni
2006a : 1300) et cela d’au tant plus li bre ment qu’il est per sua dé que le
style ne fait pas la poé sie.

4

S’agis sant, en re vanche, de la ques tion de la des cen dance, de la li gnée
dans la quelle s’ins crire, de la fi lia tion pro pre ment dite, les choses
sont cer tai ne ment plus com plexes. Et elles le sont, très clai re ment,
par le fait que la fi lia tion oc cupe une place cen trale dans toute son
œuvre. Entre 1940 et 1975, si on tient compte des in édits, mais sans
comp ter les textes re ma niés, Pa so li ni a écrit vingt mille pages. Une
pro duc tion énorme, foi son nante à tous points de vue sur le plan for‐ 
mel et néan moins im mua ble ment ob ses sion nelle. On pour rait em‐ 
prun ter à Em pi ris mo ere ti co la for mu la tion de cette ob ses sion  ; ma
phi lo so phie, explique- t-il, ou ma façon de vivre n’est autre que « un
al lu ci na to, in fan tile e prag ma ti co amore per la real tà. [...]  ». Et pour
ex pli quer de quoi est faite cette réa li té, il ajoute :

5

Il mondo non sem bra es sere, per me, che un in sieme di padri e di
madri, verso cui ho un tra spor to to tale, fatto di ris pet to ve ne rante, e
di bi so gno di vio lare tale ris pet to ve ne rante at tra ver so dis sa cra zio ni
anche vio lente e scan da lose. (Pa so li ni 2004c : 1544)

Cette for mu la tion de l’ob ses sion nous in té resse dou ble ment. Tout
d’abord, parce qu’elle met en crise le sché ma tisme bi naire au quel
l’œuvre du poète a sou vent été ré duite et qui est construit sur l’op po ‐
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si tion pri maire et bio gra phique entre le monde aimé de la mère et le
monde haï du père. Ainsi, comme le fait re mar quer Mas si mo Fu sillo
sur l’axe ma ter nel on pour rait ali gner :

le mythe, le Frioul pay san, le sous- prolétariat ur bain, le tiers- monde
et en gé né ral tout l’uni vers émo tion nel, vis cé ral, cor po rel, pré- 
rationnel et pré- linguistique ; tan dis que sur l’axe pa ter nel on peut
ran ger le pré sent néo- capitaliste, la rai son des lu mières, la bour geoi ‐
sie, la ci vi li sa tion in dus trielle. D’un côté le monde d’Œdipe et des op ‐
pri més, objet pri vi lé gié de l’éro tisme pa so li nien et, de l’autre, le
monde ré pres sif de Laïos, que Pa so li ni a ‘mis au défi’ et contre le quel
il a ‘lutté’ (ce sont les mots par les quels Conti ni ter mi na son tou chant
té moi gnage hu main). (Fu sillo 2007 : 13 nous tra dui sons)

Mais elle est in té res sante aussi parce qu’elle pointe l’un des traits les
plus forts et les plus clai re ment re ven di qués de Pa so li ni, à sa voir la
contra dic tion, dont le texte ma ni feste de meure Le ce ne ri di Gram sci.
Une contra dic tion vécue qui rend une fois de plus par tiel le ment in‐ 
opé rant le sché ma tisme évo qué plus haut. Car, il faut bien re con‐ 
naître que dans toute l’œuvre de Pa so li ni la ‘pa ter ni té’ joue un rôle
com plexe qui ne sau rait être ré duit à celui d’objet de la li bi do par ri‐ 
cide de l’ar tiste. Cer tains cri tiques se sont d’ailleurs pen chés sur la fi‐ 
gure du père dans l’œuvre pa so li nienne. C’est le cas, par exemple, de
Gian Carlo Fer ret ti, qui es time que si dans la vie de Pa so li ni sa mère
fut, de l’aveu même du poète, la chose la plus im por tante, on ne peut
pas en dire au tant de son œuvre qui se rait, en re vanche, pro fon dé‐ 
ment mar quée par la fi gure du père.
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A la lu mière de ces consi dé ra tions, la ques tion que nous vou drions
sou le ver est celle de sa voir si ce rap port com plexe à la pa ter ni té se
re flète dans la ma nière qu’a l’ar tiste de consi dé rer sa propre fi lia tion
ar tis tique. En d’autres termes, peut- on consi dé rer qu’il existe un lien
entre la ma nière de mettre en scène la fi gure pa ter nelle dans l’œuvre
et la ma nière de se re pré sen ter cette fi gure par rap port à l’œuvre ?
Notre hy po thèse, na tu rel le ment, est que ce lien existe. À par tir d’un
cer tain mo ment l’ar tiste com mence à se pro je ter dans la fi gure pa ter‐ 
nelle, il aborde ex pli ci te ment non seule ment la fi gure de son propre
père, mais il s’in ter roge aussi sur sa propre ca pa ci té à être père. Il
s’agit là, in con tes ta ble ment, d’un tour nant dans son œuvre où la ré‐ 
flexion sur la pa ter ni té nous semble re joindre la ré flexion ja mais in ‐
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ter rom pue du poète sur l’his toire de la poé sie et de la langue et sur
son po si tion ne ment par rap port à celle- ci.

1.1. La vo lon té de ne pas être père
S’il fal lait dater l’émer gence, dans l’œuvre poé tique de Pa so li ni, d’une
in ter ro ga tion ex pli cite sur la fi gure pa ter nelle, y com pris et sur tout,
comme lieu de pro jec tion de l’ar tiste, il fau drait re mon ter à la sixième
sec tion de Poe sia in forma di rosa. Le re cueil – au quel l’au teur at tri‐ 
bue, «  la forma in ter na […] di un dia rio [che] rac con ta punto per
punto i pro gres si del mio pen sie ro e del mio umore in ques ti anni »
(Nal di ni 2003 : CVII) – semble en re gis trer un glis se ment pro gres sif de
la pré sence de la mère à celle du père. Il s’ouvre, en effet, par un
poème in ti tu lé Bal la ta delle madri, au quel fait suite Sup pli ca a mia
madre, l’un des plus beaux poèmes du re cueil, où il évoque, en des
termes tour men tés, le ca rac tère ir rem pla çable et to ta li sant de
l’amour qu’il éprouve pour sa mère. Dé cla ra tion re prise, peu après,
dans le poème qui donne son titre à la sec tion, La real tà, où on lit :
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…Il mio amore 
è solo per la donna : in fante e madre. 
solo per essa im pe gno tutto il cuore. 

Per loro, i miei coe ta nei, i figli, in squadre 
Me ra vi gliose spar si per pia nure 
E colli, per vi co li e piaz za li, arde 

In me solo la carne. [...] 
(Pa so li ni 2003b : 1112)

Dans ces vers, où ap pa raît l’image ré cur rente d’une mère en fant, Pa‐ 
so li ni parle de lui- même non seule ment comme d’un fils, mais comme
de quel qu’un qui a l’âge des en fants dont il est épris : « per loro, i miei
coe ta nei, i figli… ». La ré fé rence à l’âge – nous sommes en 1962 et Pa‐ 
so li ni a qua rante ans – ne peut que sou li gner sa re ven di ca tion du sta‐ 
tut de fils. Mais elle peut aussi sug gé rer la pré sence d’un ques tion ne‐ 
ment bien qu’il faille at tendre la sixième sec tion du re cueil, vrai sem‐ 
bla ble ment com po sée l’année sui vante, pour que ce ques tion ne ment
de vienne ex pli cite. Dans un poème sans titre, le poète évoque le ma ‐
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laise qu’il éprouve pen dant un voyage en avion à cause du dé ca lage
qu’il res sent entre l’image pu blique d’homme de lettres qu’il in carne,
et qui lui vaut les égards du per son nel de bord, et la réa li té d’une in‐ 
té rio ri té vide de toute ins pi ra tion. Au mi lieu du poème l’au teur s’écrie
alors  : «  sono im pa ri a ciò che “pra ti ca mente” sono,/se io ero fatto
per res tare ai piedi del mondo,/non qui tra i pa dro ni, in un Ca ra‐ 
velle ». La fin du poème est alors toute in ter ro ga tive : « Devo tor nare
po ve ro ? Igno to ? Ra gaz zo ?/Non so, “ef fet ti va mente”, es sere padre,
pa drone./È ri di co la la mia in fluen za, la mia fama./Padre che cosa mi
sta suc ce den do? » (Pa so li ni 2003b : 1234) La ré fé rence fi nale au Père
(avec une ma jus cule) se charge d’une conno ta tion toute par ti cu lière si
l’on tient compte du fait que le voyage en ques tion est selon toute
vrai sem blance le re tour d’un re pé rage ef fec tué en Israël en vue de la
réa li sa tion de l’Evan gile selon saint Ma thieu –dans le poème,
d’ailleurs, le Tibre est com pa ré au Jour dain. Ici donc, Pa so li ni se com‐ 
pare au fils, et au fils par ex cel lence, au Christ, tout en af fi chant, pour
la pre mière fois, le sen ti ment d’être « im pa ri a ciò che “pra ti ca mente”
sono ». Quel sens faut- il at tri buer à ce vers ? Eh bien, son sens le plus
évident est que le poète est très concrè te ment un père- patron c’est- 
à-dire un écri vain re con nu à qui on offre du cham pagne dans un
avion, un réa li sa teur dé sor mais cé lèbre qui guide une équipe sur le
lieu d’un tour nage etc. Mais on peut y voir aussi un autre sens d’au‐ 
tant plus plau sible qu’à cette époque, qui pré cède de peu le tour nage,
Pa so li ni est en tiè re ment plon gé dans l’uni vers de l’Evan gile de Ma‐ 
thieu. Le Christ, en effet, est un fils consub stan tiel au père, ou si l’on
veut, en sim pli fiant beau coup, un fils qui est en même temps père.
Cette consub stan tia li té, si l’on peut dire, du fils et du père, est un
thème qui, à par tir de ce mo ment, va mar quer en pro fon deur l’en‐ 
semble de l’œuvre du poète. La ques tion qui suit  : dois- je re de ve nir
pauvre  ? in con nu  ? jeune homme  ? est si gni fi ca tive de l’in ca pa ci té
d’as su mer cette réa li té jusqu’au bout, en rai son de la va leur sym bo‐ 
lique at ta chée au père- patron et qui ne pour ra l’être qu’au terme d’un
par cours de re- sémantisation sym bo lique de celui- ci. On re mar que ra
qu’à cette image du père- patron, pour sim pli fier, Pa so li ni consacre
cette même année 1963 un pro jet de film in ti tu lé Il padre sel vag gio
dont nous pos sé dons le scé na rio et qui ne sera fi na le ment ja mais réa‐ 
li sé.
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Cette ré fé rence au père de meure, ce pen dant, iso lée dans le re cueil
pu blié en 1964. Il n’en va pas de même dans le re cueil sui vant, Tra su‐ 
ma nar e or ga niz zar, pu blié en 1971, c’est- à-dire sept ans après Poe sia
in forma di rosa, sept an nées d’une ac ti vi té ab so lu ment fré né tique au
cours des quelles Pa so li ni s’est dé fi ni ti ve ment af fir mé comme l’ar tiste
mon dia le ment connu que l’on sait. Dans Tra su ma nar et or ga niz zar la
fi gure du père est ré cur rente sous la double forme de l’im pos si bi li té
et de la mé con nais sance, c’est- à-dire de l’in ca pa ci té d’être père ou de
l’igno rance du père. La pre mière de ces deux formes est sans doute la
plus com plexe et la plus in té res sante. Elle ap pa raît très clai re ment
dans le poème que nous ci tions en ou ver ture, Dut schke, où l’on peut
lire :
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Per tutto il per io do in cui tu non eri nato, 
io ho ra gio na to. Non so nel ventre di quale madre tu stavi. 
Non l’ho fe con da ta io, quel la donna, ques to è certo. 
Ep pure, se consi de ro il lungo per io do di tempo, 
che per me passò dopo la nas ci ta e per te prima, 
non c’è dub bio: ti sono padre. 
Per chè, al lo ra, ti guar do con l’oc chio del fi glio? 
La nos tra es pe rien za ha le stesse pa role; la nos tra ra gione  
Ha lo stes so les si co. Ma tu, oltre a ciò ch’è tuo, 
hai anche ciò ch’è mio: è ques to che ti rende più adul to 
[...] Ora io, in vece, tutta la mia es pe rien za te l’ho data. 
E tu dunque hai la tua più la mia: e ciò ti dà un’au to ri tà...pa ter na. 
[...] 
(Pa so li ni 2003c : 31)

Ce poème dans le quel on re con naît l’in ca pa ci té pa so li nienne, lar ge‐ 
ment dé ve lop pée dans le cé lèbre ar ticle La vo lon tà di non es sere
padre, de suivre avec un re gard pa ter nel la ré volte étu diante de 1968 
nous in té resse tout par ti cu liè re ment pour la si gni fi ca tion méta- 
historique que le poète at tri bue à son im pos si bi li té d’être père. Pour
sai sir le sens de ce sen ti ment d’être le fils de celui dont on est, ob jec‐ 
ti ve ment, c’est- à-dire his to ri que ment, le père il faut faire un saut en
ar rière et se re por ter à la note conclu sive de Poe sia in forma di rosa.
Dans ce bref texte, Pa so li ni af firme que :
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il mo ti vo os ses sio na to di tutto il libro [è] il ten ta ti vo, sten ta to, di
iden ti fi care la condi zione pre sente dell’uomo (di vi so in due Razze,
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ormai, più che in due clas si) come l’in izio di una Nuova Preis to ria [...].
(Pa so li ni 1993 : 826)

Nous re con nais sons là le thème sans cesse re pris par Pa so li ni d’une
vé ri table cou pure an thro po lo gique entre la pé riode qui pré cède et
celle qui suit l’éclo sion de la so cié té de consom ma tion avec ses
consé quences éco no miques et socio- culturelles. Les an nées qua rante
et cin quante du XX  siècle re pré sentent à ses yeux la fin d’une ère qui
n’est en rien com pa rable avec celle du ca pi ta lisme consu mé riste dont
les an nées soixante consti tuent les bal bu tie ments c’est- à-dire, pré ci‐ 
sé ment, la pré his toire. De ce fait Dut schke, tout comme les autres
pro ta go nistes des ré voltes étu diantes amé ri caines ou al le mandes de
la fin des an nées soixante, sont l’ex pres sion d’une mu ta tion an thro‐ 
po lo gique, ils sont les hommes nou veaux nés des ruines de l’ère qui
les pré cède et à la quelle ap par tient Pa so li ni. Voilà pour quoi le poète
peut dire à ce jeune étu diant  : «  oltre a ciò ch’è tuo,/hai anche ciò
ch’è mio: è ques to che ti rende più adul to. » La cou pure an thro po lo‐ 
gique situe Dut schke sur un autre plan, à un degré de ma tu ri té his to‐ 
rique et an thro po lo gique su pé rieur, en quelque sorte, qui fait qu’il
pos sède « un’au to ri tà […] pa ter na » et que Pa so li ni peut donc se re‐
pré sen ter comme le fils de celui dont, en prin cipe, il de vrait être le
père. Et c’est sui vant cette même lo gique que, dans un autre poème
du re cueil, Il mondo sal va to dai ra gaz zi ni, le poète peut, tout en re fu‐ 
sant d’être père, conce voir d’être grand- père, à condi tion que cela le
place dans un temps dé fi ni ti ve ment ré vo lu :

13

e

Cari stu den ti medi, io non ho vo lu to esser padre, 
ma non mi ri fiu to, lo confes so, di esser nonno. 
Ve der vi da lon ta no, è atroce e dolce, ni po ti ni paz za riel li per bene. 
Avrete le vostre belle scuole,e i vos tri pro fes so ri non au to ri ta ri. 
Noi gran di sa re mo ormai den tro i nos tri avel li [...] 
(Pa so li ni 2003c : 51-52)

D’autres poèmes du re cueil, comme nous le di sions, af fichent, en re‐ 
vanche, la mé con nais sance du père. C’est no tam ment le cas de la sec‐ 
tion La città santa, mar quée par la fi gure de Maria Cal las à qui Pa so li‐ 
ni op pose, im pos sible amant, sa to tale étran ge té à l’uni vers du père,
comme dans le poème Timor di me ? :

14
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Chi c’è, in quel vuoto del cosmo, 
che tu porti nei tuoi de si de ri e co nos ci? 
C’è il padre, sì, lui! 
Tu credi che io lo co nos ca? Oh, come ti sba gli [...] 
(Pa so li ni 2003c : 189)

Ou en core dans Ri fa ci men to:15

ciò che conta [pour Maria] è lui, il Padre, sì, lui: 
lo dice uno che non lo co nosce 
non ne sa nulla, non lo ha mai visto, 
non gli ha mai par la to, non l’ha mai as col ta to,  
non l’ha mai amato, non sa chi è, non sa se c’è [...] 
(Pa so li ni 2003c : 193)

Na tu rel le ment on ne sau rait li mi ter la por tée de cette mé con nais‐ 
sance ré ité rée – le thème est re pris dans d’autres poèmes en core – à
la confron ta tion somme toute trou blante avec le re gard de femme, et
de femme qui sait être ra pace – « uc cel li no con po tente voce di aqui‐ 
la  »  – de Maria Cal las. Le thème de la mé con nais sance est en fait
com plé men taire de celui de l’in ca pa ci té à être père et de l’ap par te‐ 
nance à la condi tion de fils. Et il lui est com plé men taire, nous in sis‐ 
tons sur ce point, sur le plan méta- historique. Car la mé con nais sance
du père est de puis tou jours, pour le poète, sy no nyme de sa dif fi cul té,
voire de son in ca pa ci té, à por ter sur l’his toire un re gard pa ter nel, à la
fois nor ma tif et em preint d’un cer tain po si ti visme pro gres siste –
 selon la lo gique sym bo lique adop tée dès Le Ce ne ri di Gram sci  qui lui
per met trait de s’ins crire ac ti ve ment dans le flux de l’his toire du côté
du père, c’est- à-dire du côté de la rai son, de la maî trise tech nique, du
pou voir, etc. On se sou vient, à ce pro pos, des vers où le poète avoue,
de vant la tombe du pen seur mar xiste, la qua li té de sa pas sion pour le
monde :

16

Mi so ad esso at tac ca to nel ca lore  
degli is tin ti, dell’es te ti ca pas sione; 
at trat to da una vita pro le ta ria 
a te an te riore, è per me re li gione 
la sua al le gria, non la mil le na ria 
sua lotta: la sua na tu ra, non la sua 
cos cien za; è la forza ori gi na ria 
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dell’uomo, che nell’atto s’è per du ta, 
a darle l’ebrez za della nos tal gia. 
(Pa so li ni 2003a : 820)

La vo lon té de ne pas être père, la vo lon té et la conscience d’être fils,
tout comme la mé con nais sance du père, convergent vers une seule et
même vo lon té : celle de se sous traire à une re pré sen ta tion ra tion nelle
et par tant li néaire de l’his toire pour se tenir à l’en droit où se situe « la
forza ori gi na ria dell’uomo » la quelle, pré ci sé ment, « nell’atto », c’est- 
à-dire dans l’his toire, « s’è per du ta ». Être fils, c’est res ter dans cette
condi tion ori gi naire, c’est se main te nir dans un monde où la vie pos‐ 
sède une éner gie, une force dont prive né ces sai re ment la condi tion
pa ter nelle. «  La cultu ra, dé clare Pa so li ni dans Il sogno del cen tau ro,
im po ve risce, sem pli fi ca man mano la na tu ra. Più si vive nello stato di
na tu ra, più il co dice è com ples so, e vivo. » (Pa so li ni 2006b : 1461) Une
idée re prise un peu plus loin par l’af fir ma tion: « la pa ro la bar ba rie – lo
confes so  – è la pa ro la al mondo che amo di più  » (Pa sol ni 2006b  :
1485) ; et à Jean Du flot qui s’en éton nait et de man dait les rai sons d’un
tel goût ar chaïque pour la bar ba rie, il ex pli quait :
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Sem pli ce mente, nella lo gi ca della mia etica, per chè la bar ba rie è lo
stato che pre cede la ci vil tà, la nos tra ci vil tà: quel la del buon senso,
della pre vi den za, del senso del fu tu ro (Pa so li ni 2006b : 1485-1486).

1.2 L’en fant bar bare : Ur-père et über-
père
Nous avons jusqu’ici mis l’ac cent sur la poé sie, mais il va de soi qu’à
par tir de la pu bli ca tion de Poe sia in forma di rosa, le ci né ma est le lieu
où le thème de la pa ter ni té et du re tour vers la bar ba rie est ex plo ré
de la ma nière la plus ample. De Uc cel lac ci e uc cel li ni (1965) à Por cile
(1969) en pas sant par Edipo re – «  In Edipo io rac con to la mia sto ria
del com ples so di Edipo », dé clare Pa so li ni – Medea ou Teo re ma, l’ar‐ 
tiste met en scène la fin d’une ère et de son idéo lo gie, son désir par ri‐ 
cide et in ces tueux et son pen dant méta- historique, l’exal ta tion du
monde ar chaïque et de sa sa cra li té ou en core toute l’hor reur de la so‐ 
cié té ca pi ta liste et bour geoise, fas ci sante et in fan ti cide. Il est hors de
ques tion d’abor der ici cette par tie de l’œuvre ci né ma to gra phique qui,
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par ailleurs, est l’objet d’un in té rêt constant de la cri tique (cf. Fu sillo
2007). Nous nous ar rê te rons, en re vanche, sur un texte théâ tral écrit
par Pa so li ni en 1966, comme tout le reste du théâtre pa so li nien, in ti‐ 
tu lé Af fa bu la zione. Ce texte cé lèbre semble re pré sen ter le par fait
pen dant d’Edipo re en cela qu’il met en scène, bien que de ma nière
très am bi va lente, le désir in fan ti cide d’un père. Il s’agit d’un texte ex‐ 
trê me ment dense et com plexe qui se prête à d’in té res sants rap pro‐ 
che ments, comme l’a très bien mon tré Mas si mo Fu sillo, avec ce que la
psy cha na lyse post- freudienne a dé si gné comme le com plexe de Laïos
(cf. Fu sillo 2007 : 44-52). Ce qui nous in té resse dans ce texte, c’est une
fois de plus l’in ver sion des rôles entre père et en fant. Pour le dire très
gros siè re ment, Af fa bu la zione op pose un père, un in dus triel re pré sen‐ 
tant de la grande bour geoi sie du nord de l’Ita lie, qui réunit en lui- 
même tout l’uni vers sym bo lique que nous avons vu pré cé dem ment
être rat ta ché à la fi gure pa ter nelle, à un fils qui est, en re vanche, l’in‐ 
car na tion même de cette pu re té bar bare faite d’in no cence, de sa cra‐
li té et de mys tère. Or, dans un pas sage du cin quième épi sode, le père
tombe en ex tase de vant la jeu nesse de son fils et réa li sant pour la
pre mière fois qu’il ne le connaît pas « dalla cin to la in giù », il est frap‐ 
pé par une sorte d’illu mi na tion et il lui dit :

Così da van ti alla tua gio vi nez za,
piena di seme e di vo glia di fe con dare, 
il padre sei tu. 
E io sono il bam bi no. L’ho ca pi to ades so. 
(Pa so li ni 2001b : 510)

La suite du drame se construit au tour des rai sons de cette ré vé la tion.
Ce que le père pétri de rai son bour geoise n’ar rive pas à com prendre,
c’est la rai son de son sen ti ment, le pour quoi de cette in ver sion des
rôles qui le conduit à se sen tir le fils de son fils. Or, comme le lui lais‐ 
se ra en tendre l’ap pa ri tion de l’ombre de So phocle, la rai son en est
que son fils est ir ré duc tible à l’uni vers de va leurs au quel lui, puis sant
in dus triel pétri de ra tio na lisme bour geois, ap par tient. L’in té rêt d’Af fa‐ 
bu la zione, quant à notre pro pos, tient donc au fait qu’il nous pré sente,
pour la pre mière fois, l’autre vi sage de la vo lon té/né ces si té pa so li‐ 
nienne de de meu rer dans la condi tion de fils. Et ce vi sage est, pa ra‐ 
doxa le ment, celui du père mais d’un père plus puis sant que le père
na tu rel, car pos sé dant la force de la bar ba rie, du mys tère, du sacré. A
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cet en droit, et ce n’est d’ailleurs pas le seul, il y a vé ri ta ble ment
quelque chose de nietz schéen chez Pa so li ni, qui fait que le fils peut
être consi dé ré à la fois comme un ur-père et un über-père. Tout en
ne vou lant pas être père, tout en ré cla mant sa condi tion de fils, Pa so‐ 
li ni finit par cam per la fi gure d’un fils im mé mo rial qui bou le verse
l’ordre li néaire de la des cen dance se si tuant en amont du père, dans
un lieu ori gi nel où la fi gure du fils et du père, en quelque sorte, se
confondent. Les vers ex traits de Poe sia in forma di rosa que Pa so li ni
fait dé cla mer à Orson Wells dans La Ri cot ta ex priment, d’une autre
ma nière, cette “consub stan tia li té” du père et du fils dont l’une des ex‐ 
pres sions ma jeures est la fi gure du père- pédagogue que Pa so li ni in‐ 
carne dans la pre mière par tie des Let tere lu te rane où il s’adresse à un
en fant ima gi naire nommé Gen na riel lo qui donne d’ailleurs son nom à
ce «  trat ta tel lo pe da go gi co  ». Dans ce texte, une fois de plus, la
condi tion de fils de Pa so li ni est ins crite en creux dans la cou pure qui
le sé pare de son époque, dans cette jeu nesse méta- historique dont la
vé ri té et la force fondent ce pen dant aussi, et en même temps, son au‐ 
to ri té de père- pédagogue.

Nous pou vons, à pré sent, tirer une pre mière conclu sion. La vo lon té
pa so li nienne de ne pas être père est l’ex pres sion d’une vo lon té de se
sous traire à l’ordre li néaire – ra tion nel, bour geois, pa ter nel – de l’his‐ 
toire, elle ex prime le refus de l’ordre que la fi lia tion pa ter nelle sup‐ 
pose. Cela conduit Pa so li ni à sub sti tuer à l’ordre pa ter nel un nou vel
ordre : l’ordre fi lial. Celui- ci im plique na tu rel le ment un dé pla ce ment
vers l’uni vers sym bo lique de la mère ; la re cherche du pri mi tif, du na‐ 
tu rel, de l’ori gi nel cor res pond au ni veau psy chique à la nos tal gie de la
sym biose avec le corps de la mère. Tou te fois, il se rait ré duc teur,
comme nous le di sions au dé part, de n’y voir que cela. Chez Pa so li ni,
la di men sion de la li bé ra tion pas sion nelle n’est ja mais une fin en soi.
Œdipe n’est pas un abou tis se ment, comme nous l’ap prend, d’une cer‐ 
taine ma nière, Af fa bu la zione. Au tre ment dit, l’ordre fi lial est bel et
bien un ordre dont la force ex trême, son côté pa ter nel, tient en cela
qu’il sup pose la sub ver sion même de l’ordre pa ter nel, en pla çant le fils
en amont du père. En re pre nant le sys tème d’équi va lences éta bli par
Pa so li ni à l’in té rieur du nou vel ordre, on pour rait dire que de même
que la culture ap pau vrit et sim pli fie au fur et à me sure la na ture, de
même le père n’est qu’un fils ap pau vri.
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2. PA SO LI NI, FILS ET PÈRE
Venons- en donc, main te nant, aux consé quences qu’a cette re pré sen‐ 
ta tion de la pa ter ni té et de la fi lia li té dans le do maine de la fi lia tion
lit té raire. Ce que nous nous pro po sons de mon trer, c’est que la re‐ 
cherche poé tique de Pa so li ni de même que son dis cours méta- 
poétique pro cèdent de la même vo lon té de sub sti tu tion d’un ordre fi‐ 
lial à l’ordre pa ter nel. Cette dé mons tra tion sup pose trois mo ments  :
le pre mier, assez simple, c’est l’iden ti fi ca tion d’un ordre pa ter nel. Le
deuxième, plus com plexe, c’est l’af fir ma tion de l’ordre fi lial qui ad‐ 
vient, confor mé ment au mé ca nisme que nous ve nons de dé crire, par
un mou ve ment sub ver sif ten dant à faire de l’ordre pa ter nel un dé ri vé
ap pau vri de l’ordre fi lial. Le troi sième, enfin, cor res pond à la ré vé la‐ 
tion du vi sage pa ter nel de l’ordre fi lial par l’adop tion, dans la créa tion
lit té raire elle- même, de ce que j’ap pel le rai une pos ture so cra tique.
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2.1 Pas co li : l’ordre du père

Pre miè re ment, donc, l’iden ti fi ca tion d’un ordre pa ter nel. Pas sione e
ideo lo gia, pu blié en 1960, réunit un cer tain nombre d’ar ticles de cri‐ 
tique lit té raire écrits entre 1952 et 1958. La deuxième sec tion du re‐ 
cueil s’ouvre par un essai, in ti tu lé tout sim ple ment Pas co li, paru en
1955 dans le pre mier nu mé ro d’Of fi ci na. 1955 est l’année du cen te‐ 
naire de Pas co li mais l’ar ticle ne se veut pas pu re ment de cir cons‐ 
tance car, dans l’ana lyse du phé no mène sty lis tique pas co lien nous
pou vons, ex plique Pa so li ni, «  fon dare una re vi sione di tutta l’is ti tu‐ 
zione sti lis ti ca no ve cen tes ca (da farsi ap pun to in gran parte ri sa lire
alla ri cer ca pas co lia na) ». Or, quel est le trait ca rac té ris tique de cette
« ri cer ca pas co lia na » ? C’est, nous dit- il, la co exis tence d’une « os‐ 
ses sione, ten dente pa to lo gi ca mente a man te ner lo sempre iden ti co a
se stes so  » et d’une «  forza in ten zio nale che lo porta alle ten denze
sti lis tiche più dis pa rate  » (Pa so li ni 2004a: 1000). C’est sur de telles
bases que Pa so li ni passe en revue les cou rants et les au teurs qui ont
subi son in fluence sty lis tique, à sa voir, gros so modo, tous les cou rants
et poètes im por tants de la pre mière moi tié du XX  siècle  : des Cre‐ 
pus co la ri à Mon tale, en pas sant par Saba, la poé sie dia lec tale du
début du siècle, Go vo ni et Un ga ret ti, jusqu’à la poé sie or phique
d’Ono fri et à l’her mé tisme de Gatto et Ber to luc ci. Tou te fois, Pas co li
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n’étant ex pé ri men tal et ré vo lu tion naire que sur le plan lin guis tique et
de meu rant, pour le reste, en fer mé dans son ob ses sion psy cho lo gique,
il n’a fait que confor ter, en der nière ins tance, la ten dance for ma liste,
es thé ti sante, psy cho cen trique de la tra di tion poé tique ita lienne.

Bref, le cas de Pas co li est in té res sant dans la me sure où il nous four‐ 
nit la dé mons tra tion que même la meilleure poé sie ita lienne du XX
siècle, la poé sie qui fait un ef fort de réa lisme, la poé sie « plu ri lin guis‐ 
tique » n’ar rive ja mais à sor tir du for ma lisme de la poé sie pure. Son
réa lisme est en réa li té un faux réa lisme ou un réa lisme ex trê me ment
li mi té car il est auto- référentiel, il ne s’in té resse pas à la réa li té mais à
la réa li té de la poé sie. Pour cette tra di tion poé tique qui, en tant que
tra di tion et cou rant do mi nant, consti tue l’ordre pa ter nel, no mi na
sunt res, le réa lisme n’est au fond qu’un for ma lisme.
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2.2 En amont du père

Venons- en, main te nant, au deuxième mo ment, à la sub sti tu tion de
l’ordre fi lial à l’ordre pa ter nel qu’in carne Pas co li hé ri tier d’une tra di‐ 
tion qu’il re lance sur de nou velles bases sty lis tiques au XX  siècle.
C’est dans un ar ticle de 1957, éga le ment paru dans Of fi ci na, que Pa so‐ 
li ni ex pose sa propre poé tique.
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Pa so li ni nous dit, donc, que Pas co li est un réa liste contra rié par l’ob‐ 
ses sion de son moi poé tique. Et en cela Pa so li ni voit juste  ; il avait
lon gue ment étu dié le poète de Cas tel vec chio et il sa vait que celui- ci
avait passé sa vie à ré pé ter que la poé sie n’est pas dans les mots mais
dans les choses. Il suf fit, pour s’en convaincre, de re lire Il fan ciul li no
ou La mia scuo la di gram ma ti ca où Pas co li met en garde contre «  il
per ico lo, in che spes so noi in cor ria mo, di scri ver di nulla, [...] e di
poe tare so gnan do mentre la real tà canta in tor no a noi.  » (Pas co li
2003 : 1390). Le ‘chant du réel’ est pré ci sé ment ce que sai sit le sen ti‐ 
ment du fan ciul li no. Or, pour Pa so li ni aussi ce qui fait la poé sie c’est
le sen ti ment des choses. Mais les choses ce sont la réa li té vécue et
com prise dans toute sa com plexi té, le sen ti ment des choses est :
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amore fi si co e spe ri men tale per i fe no me ni del mondo, e amore in ‐
tel let tuale per il loro spi ri to, la sto ria: che ci farà sempre es sere « col
sen ti men to al punto in cui il mondo si rin no va. (Pa so li ni 2004a : 1237)
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Ces der niers mots : « es sere “col sen ti men to al punto in cui il mondo
si rin no va” » est une auto- citation, il s’agit d’un vers ex trait de Il pian‐ 
to della sca va trice (Cf. Pa so li ni 2003a : 846) et il ex prime, selon Pa so li‐ 
ni, l’es sence de sa re cherche poé tique, comme il le dit lui- même dans
la suite de la ré ponse à Jon Hal li day que nous ci tions en ou ver ture.
Après s’être dé fi ni comme un « pas ti cheur », il ajou tait :
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Quel lo che conta è il grado di vio len za e di in ten si tà, e ciò in veste sia
la forma sia gli stili, non chè l’ideo lo gia. Quel lo che conta è la pro fon ‐
di tà del sen ti men to, la pas sione che metto nelle cose; non sono tanto
né la no vi tà dei conte nu ti, né la no vi tà della forma. (Pa so li ni 2006a :
1301)

Au sen ti ment du fan ciul li no Pa so li ni op pose donc la vio lence, l’in ten‐ 
si té, la pro fon deur du sen ti ment. L’ordre fi lial est déjà là en tant que
vo lon té de dé bor der l’ordre pa ter nel du côté na tu rel du sen ti ment,
des pul sions, des pas sions vio lentes. Mais, la sub sti tu tion de l’ordre fi‐ 
lial à l’ordre pa ter nel, l’ins ti tu tion du fils en ur-père pré sup pose en‐ 
core qu’ad vienne ce ren ver se ment de l’ordre li néaire pa ter nel, ce re‐ 
tour aux ori gines, vers cette na ture dont la culture n’est, comme nous
l’avons vu, qu’un long et pro gres sif ap pau vris se ment. Or, un pre mier
in di ca teur de ce ren ver se ment était na tu rel le ment la prose dia lec tale
des ro mans Ra gaz zi di Vita et Una vita vio len ta. Mais le vé ri table ren‐ 
ver se ment ad vient par la dé cou verte du lan gage ci né ma to gra phique.
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À ce nou veau lan gage Pa so li ni a consa cré des cen taines et des cen‐ 
taines de pages d’ana lyses pas sion nantes qu’il se rait vain de vou loir
ré su mer ici. Nous nous li mi te rons donc à deux ob ser va tions qui illus‐ 
trent, nous semble- t-il, notre pro pos. La pre mière a trait au réa lisme
très par ti cu lier du lan gage ci né ma to gra phique. C’est ce que Pa so li ni
ex prime très bien dans son en tre tien avec Jon Hal li day :
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la pas sione che aveva as sun to la forma di grande amore per la let te ‐
ra tu ra e per la vita si era spo glia ta dell’amore per la let te ra tu ra di ‐
ven tan do ciò che era dav ve ro, ossia una pas sione per la vita, per la
real tà, per la real tà fi si ca, ses suale, og get tuale ed esis ten ziale at tor no
a me. Ques to è il mio primo, unico grande amore e in un certo qual
modo il ci ne ma mi ha cos tret to a ri vol ger mi ad esso e a es pri mer lo in
forma es clu si va. Come è av ve nu to? Stu dian do il ci ne ma come sis te ‐
ma di segni, sono giun to alla conclu sione che è un lin guag gio non
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sim bo li co e non conven zio nale [...] ed es prime la real tà non per
mezzo di sim bo li ma at tra ver so la real tà stes sa. (Pa so li ni 2006a :
1302)

Qu’y a- t-il de plus fort, nous dit Pa so li ni, de plus in tense, de plus na‐ 
tu rel aussi comme sen ti ment du réel que la réa li té elle- même ? Le ci‐ 
né ma, écrit- il dans Em pi ris mo ere ti co, « Il ci ne ma ri pro duce la real tà :
im ma gine e suono ! Ri pro du cen do la real tà, che cosa fa il ci ne ma ? Il
ci ne ma es prime la real tà con la real tà » (Pa so li ni 2004c : 1417). La ré fé‐ 
rence au son n’est pas ano dine. À cette époque (nous sommes au mi‐ 
lieu des an nées soixante), Pa so li ni tient, dans la revue Ri nas ci ta, un
jour nal lin guis tique. En 1966, il pu blie un long ar ticle dans Nuovi Ar‐ 
go men ti qui ex pose une série de ré flexions sur la langue, mais la
langue orale par op po si tion à ce qu’il ap pelle la langue orale- écrite. Et
cela nous amène à notre deuxième ob ser va tion qui a trait au re tour
aux ori gines. Dans une note, Pa so li ni écrit :
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La ca rat te ris ti ca forse più im por tante della lin gua orale è quel la della
conser va zione di una certa unità, me tas to ri ca, at tra ver so le conti nue
stra ti fi ca zio ni e so prav vi venze di ogni lin gua. Nes sun « sub stra to
orale » va per du to: esso si dis solve nella nuova lin gua orale, amal ga ‐
man do si con essa, e rap pre sen tan do quin di in concre to la conti nui tà.
(Pa so li ni 2004c : 1321)

L’idée est que la langue orale garde in tacte la trace de ses ori gines, à
tra vers elle, no tam ment dans ses ex pres sions pré- grammaticales ou
dans cer taines so no ri tés dia lec tales – et on peut se sou ve nir ici des
ono ma to pées et des re cherches dia lec tales de Pas co li  –, il est pos‐ 
sible de re mon ter le temps jusqu’aux ori gines mêmes de l’hu ma ni té.
La pa role orale, le son, fonc tionne de ce fait comme l’image sus ci tant
en nous, à tra vers la mé moire et notre in cons cient, des ef fets de ré‐ 
mi nis cence des ori gines.
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Pa so li ni illustre cela par une anec dote : celle de Ni net to qui voit pour
la pre mière fois la neige tom ber. Face à ce spec tacle, Ni net to se met à
crier et à dan ser. Or le cri de joie, écrit- il, or gias tique et en fan tin que
lance en ce mo ment, sous mes yeux, Ni net to :
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congiunge in un conti nuo senza in ter ru zione, il Ni net to di ades so a
Pas cas se ro li, al Ni net to della Ca la bria area mar gi nale e conser va trice
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della ci vil tà greca, al Ni net to pre- greco, pu ra mente bar ba ri co, che
batte il tal lone a terra come ades so i preis to ri ci, nudi Denka nel
basso Sudan. (Pa so li ni 2004c : 1332)

Et voilà donc plei ne ment réa li sé, grâce au lan gage ci né ma to gra‐ 
phique, le ren ver se ment, le re tour aux ori gines, à l’en droit où peut
s’ex pri mer «  ques to dato ne ces sa rio e in di vi dua lis ti co –  pre ce dente
ideal mente la so cie tà, ossia la cultu ra  » qu’est, à titre d’exemple,
l’image de la neige qui tombe et de Ni net to qui dance et qui crie face
à ce spec tacle. On a pu re mar quer que cette « joie bar bare du rire et
de la danse  » est une constante de tous les rôles de Ni net to et on
pour rait ajou ter qu’elle ren ferme sym bo li que ment le sens du lan gage
ci né ma to gra phique pour Pa so li ni :
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la co mu ni ca zione vi si va che è alla base del lin guag gio ci ne ma to gra fi ‐
co è [...] es tre ma mente rozza, quasi ani male. Tanto la mi mi ca e la
real tà bruta quan to i sogni e i mec ca nis mi della me mo ria, sono fatti
quasi pre- umani, o ai li mi ti dell’umano: co munque pre- grammaticali
e ad di rit tu ra pre- morfologici [...] Lo stru men to lin guis ti co su cui si
im pian ta il ci ne ma è dunque di tipo ir ra zio na lis ti co: e ques to spie ga
la pro fon da qua li tà oni ri ca del ci ne ma, e anche la sua as so lu ta e im ‐
pres cin di bile concre tez za, di cia mo, og get tuale. (Pa so li ni 2004c :
1463)

2.3 La pos ture so cra tique
Ve nons en main te nant, pour conclure, à la troi sième et der nière
phase de l’af fir ma tion de l’ordre fi lial, à sa voir ce que nous avons ap‐ 
pe lé la ré vé la tion du vi sage du père et qui cor res pond, comme nous le
di sions, à une pos ture so cra tique. So crate est une fi gure qui re vient
assez sou vent dans les dis cours de Pa so li ni et elle pour rait être as so‐ 
ciée à cette vis pe da go gi ca qui tra verse l’œuvre de l’ar tiste et qu’a si
bien mise en évi dence Enzo Go li no dans son livre Il sogno di una cosa.
Mais par rap port à la ques tion qui nous oc cupe, la di men sion so cra‐ 
tique se situe ailleurs. Une fois que l’ordre fi lial s’est af fir mé comme
étant en amont de l’ordre pa ter nel, il est à même de ré vé ler toute sa
force. C’est ce que nous avons for mu lé de ma nière syn thé tique en di‐ 
sant que le fils est un ur-père et un über-père. Cette force est na tu‐ 
rel le ment déjà pré sente dans le lan gage ci né ma to gra phique, mais
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celui- ci ne re pré sente au fond qu’un mo ment né ga tif, le mo ment où
Pa so li ni dé borde l’ordre pa ter nel dans la di rec tion d’un réa lisme puis‐ 
sant et glo bal qui pré sup pose un ren ver se ment qui est aussi en par tie
une ré gres sion vers le na tu rel, l’ori gi nel. Or, il faut bien voir que de
cette po si tion ori gi nelle Pa so li ni se tourne à nou veau vers la lit té ra‐ 
ture et re gar dant de haut, en quelque sorte, l’ordre pa ter nel, il af‐ 
firme :

Mi ci è vo lu to il ci ne ma per ca pire una cosa en or me mente sem plice,
ma che nes sun let te ra to sa. Che la real tà si es prime da sola; e che la
let te ra tu ra non è altro che un mezzo per met tere in condi zione la
real tà di es pri mer si da sola quan do non è fi si ca mente pre sente. Cioè
la poe sia non è che una evo ca zione, e ciò che conta è la real tà evo ca ‐
ta che parla da sola al let tore, come ha par la to da sola all’au tore. (Pa ‐
so li ni 2004c : 1421)

Le vi sage pa ter nel sur git du nou vel ordre fi lial comme une ré vé la tion,
la ré vé la tion d’un nou veau mes sage, d’un nou vel évan gile, pourrait- on
dire, de la lit té ra ture. Mais qu’y a- t-il de so cra tique dans ce mes sage ?
Le so cra tisme tient au ca rac tère ac cou cheur qu’at tri bue Pa so li ni à la
lit té ra ture ou plus exac te ment au réa lisme en lit té ra ture. Le propre
de la lit té ra ture est d’évo quer une réa li té qui va se tenir énig ma tique
et in ter ro ga trice face au lec teur. Au mo ment où il écrit cela, Pa so li ni a
sous les yeux un texte de Barthes qu’il cite en tra duc tion, où on lit  :
« L’arte […] sem bra ado pe rar si, so prat tut to oggi, non a fare del senso
ma, al contra rio, a sos pen der lo; non a cos truire dei sensi ma a non
riem pir li esat ta mente  » (Pa so li ni 2004c  : 1422). «  Sos pen dere il
senso », ajoute alors Pa so li ni:
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ecco una stu pen da epi grafe per quel la che po trebbe es sere una
nuova des cri zione dell’im pe gno, del man da to dello scrit tore. [...] quel
« qual co sa » che sta ac ca den do nel mondo bor ghese, ques to ro ves ‐
ciar si nella quo ti dia ni tà di va lo ri ne ga ti vi e idea li, vio len ti e non vio ‐
len ti: ques to ri pre sen tar si della « po ve ra e nuda pro ble ma ti ci tà » [...]
ci parla col suo lin guag gio ogni gior no, tras cen den do – in un senso
an co ra in de fi ni to [...] i nos tri si gni fi ca ti – è bene, mi pare, pie gare a
ques to i si gni fi ca ti! Se non altro per porre, ap pun to, delle do mande
in opere an fi bo lo giche, am bigue, a ca none « sos pe so » [...] ma
nient’af fat to in ques to, di sim pe gnate, anzi! (Pa so li ni : 2004c : 1423-
1425)
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Six ans plus tard Pa so li ni com men çait la ré dac tion d’un roman fleuve
dont tout le monde connaît le ca rac tère am phi bo lo gique, am bi gu,
for mel le ment al lé go rique et com po site. Un roman où « tutto […] è al‐ 
le go ria, quasi me dioe vale (ap pun to illeg gi bile) » (Pa so li ni 2005 : 1215),
fait de «  ma te ria li ap pa ren te mente si gni fi ca ti vi  » (Pa so li ni 2005  :
1343). Nous fai sons na tu rel le ment ré fé rence à Pe tro lio dont l’exergue
est une mer veilleuse phrase de Ossip Man del stam : « Col mondo del
po tere non ho avuto che vin co li pue ri li ».
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Français
L’œuvre poé tique de Pier Paolo Pa so li ni fait ap pa raître un rap port com plexe
à la pa ter ni té qui se re flète dans la ma nière dont l’ar tiste consi dère sa
propre fi lia tion ar tis tique. Dès lors, peut- on en vi sa ger qu’il existe un lien
entre la ma nière de mettre en scène la fi gure pa ter nelle dans l’œuvre et la
ma nière de se re pré sen ter cette fi gure par rap port à l’œuvre ? Notre hy po‐ 
thèse, na tu rel le ment, est que ce lien existe. A par tir d’un cer tain mo ment,
l’ar tiste com mence à se pro je ter dans la fi gure pa ter nelle, il aborde ex pli ci‐ 
te ment non seule ment la fi gure de son père, mais il s’in ter roge aussi sur sa
propre ca pa ci té à être père. Il s’agit là, in con tes ta ble ment, d’un tour nant
dans son œuvre, où la ré flexion sur la pa ter ni té nous semble re joindre la ré‐ 
flexion, ja mais in ter rom pue, du poète sur l’his toire de la poé sie et de la
langue et sur son po si tion ne ment par rap port à celle- ci. Au cœur de cette
ré flexion nous trou vons la vo lon té de sub sti tuer à l’ordre pa ter nel un ordre
fi lial, de pla cer, de ma nière sub ver sive, le fils en amont du père.

English
The po etry of Pier Paolo Pasolini re veals a com plex re la tion ship to pa tern ity
which is re flec ted in the way the artist con siders his own artistic fi li ation.
Can we ima gine that a link ex ists between the way the pa ternal fig ure is
por trayed in the work, and the way this fig ure is rep res en ted in re la tion to
the work ? Our hy po thesis, nat ur ally, is that such a link does exist. From a
cer tain point on ward, the artist be gins to pro ject him self into the pa ternal
fig ure, he ex pli citly con cerns him self not only with the fig ure of his father,
but he won ders about his own ca pa city to be a father. Without a doubt, this
is a major turn ing point in his work, when the re flec tion on pa tern ity joins
up with the poet’s fur ther re flec tion, a con tinual one, on the his tory of po‐ 
etry and lan guage, and on his po s i tion re gard ing the former. In the heart of
this re flec tion we find the will to sub sti tute fi lial order for pa ternal order,
and sub vers ively place the son be fore the father.
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