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1. Pré am bule
Les textes ras sem blés dans ce col lec tif sont le fruit d’une jour née
d’études ayant eu lieu le 25 oc tobre 2007 à l'Uni ver si té de Bour gogne ;
nous les pu blions au jourd’hui dans le contexte de la com mé mo ra tion
du cent cin quan tième an ni ver saire de l’État na tio nal, com mé mo ra tion
qui –c’est le moins que l’on puisse dire– ne se dé roule pas dans le cli‐ 
mat consen suel sinon eu pho rique qui ca rac té ri sa au siècle der nier la
cé lé bra tion du cen te naire d’une Ita lie alors en plein ‘mi racle éco no‐ 
mique’. Le pays tra verse en effet une crise po li tique et iden ti taire
com pa rable à cer tains égards à celle qui af fecte l’Es pagne, la Grande
Bre tagne et, de ma nière en core plus spec ta cu laire, la Bel gique. Dans
tous ces pays la co hé sion na tio nale est me na cée par des fac teurs in‐ 
ternes de désa gré ga tion (les fer ments sé pa ra tistes) et par la pres sion
ex té rieure qu’exerce la mon dia li sa tion. Or les par ti cu la rismes se dé‐ 
ve loppent à rai son de la glo ba li sa tion contre les ef fets dé lé tères de la‐ 
quelle l’État na tio nal en grande par tie des sai si de sa sou ve rai ne té
s’avère im puis sant.
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“L’Ita lie est faite, les Ita liens sont en core à faire”. Cette for mule cé‐ 
lèbre que la tra di tion at tri bue à Mas si mo D’Aze glio semble re le ver du
pa ra doxe  : aux yeux des pro ta go nistes du Ri sor gi men to, il exis tait
bien une na tion ita lienne, di vi sée po li ti que ment et par tiel le ment as‐ 
su jet tie à des puis sances étran gères, qui avait su conqué rir son unité
et son in dé pen dance ; mais c’est ou blier que le Ri sor gi men to fut es‐ 
sen tiel le ment un mou ve ment animé par des élites et que les masses y
res tèrent étran gères, voire hos tiles. La coïn ci dence entre ‘peuple’ et
‘na tion’, cent cin quante ans après l’uni fi ca tion, ne se rait en core que
par tiel le ment réa li sée. Il est banal de rap pe ler que les Ita liens se dé fi‐ 
nissent d’abord par leur ap par te nance à une ré gion, une pro vince,
une ag glo mé ra tion, que l’es prit de clo cher (cam pa ni lis mo) sup plée
chez eux à la ca rence de pa trio tisme (Della Log gia 2008 : 142-48) ; les
trans al pins en tre tiennent eux- mêmes com plai sam ment cette image
d’une na tion di vi sée en af fir mant qu’ils ne se sentent ita liens qu’à l’oc‐ 
ca sion des cham pion nats du monde de foot ball  ; tou te fois, si les ex‐ 
ploits des Az zur ri font vi brer la fibre pa trio tique du Pié mon tais
comme du Ca la brais, n’est- ce pas que la na tion est dé sor mais une
réa li té ? Une écra sante ma jo ri té de ci toyens est at ta chée au pays tel
que l’his toire uni taire l’a fa çon né et le peuple ita lien, mal gré ses di vi‐ 
sions, se per çoit au jourd’hui comme le dé po si taire d’un pa tri moine
cultu rel sans équi valent qui re pré sente à ses yeux un lé gi time sujet
d’or gueil.
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Tou te fois, il est in dé niable que l’on ne peut plus consi dé rer au‐ 
jourd’hui le phé no mène de l’ethno- nationalisme qu’in carne la Ligue
du Nord comme l’ex pres sion d’une ré volte pas sa gère, une pous sée
par ti cu lière (et par ti cu la riste) de po pu lisme ré sul tant de la crise de la
par ti to cra tie du début des an nées quatre- vingt-dix. Ce mou ve ment
au quel cer tains ob ser va teurs au to ri sés, en Ita lie comme dans le reste
de l’Eu rope, sont allés jusqu’à prê ter un rôle po si tif dans le pro ces sus
de ré gé né res cence de la classe di ri geante (Ac came 2000 : 408) n’a pas
été le feu de paille que beau coup pré voyaient. En dépit de l’at ti tude
de son lea der his to rique, Um ber to Bossi, qui semble s’être em ployé à
saper la cré di bi li té du parti par ses ou trances et ses pa li no dies conti‐ 
nuelles, la Ligue du Nord conserve une place stra té gique dans le pa‐ 
no ra ma po li tique ita lien et s’im pose plus que ja mais comme une force
avec la quelle il faut comp ter 1. La Ligue pré tend au jourd’hui avoir dé‐ 
fi ni ti ve ment aban don né l’hy po thèse in dé pen dan tiste et ne plus viser
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qu’une ré forme fé dé rale de l’État. Mais pour quoi dès lors refuse- t-elle
de s’as so cier aux fes ti vi tés  ? S’il est vrai que fé dé ra lisme et pa trio‐ 
tisme ne s’ex cluent pas ré ci pro que ment, la Ligue ne devait- elle sai sir
l’oc ca sion de cet an ni ver saire pour dis si per toute am bi guï té sur ses
vé ri tables in ten tions et re lan cer le débat sur la ré forme des ins ti tu‐ 
tions en s’ap puyant sur l’au to ri té de Carlo Cat ta neo qui fut, parmi les
ac teurs et les idéo logues du Ri sor gi men to, le prin ci pal théo ri cien du
mo dèle fé dé ral  ? N’est- ce pas tout sim ple ment que la Ligue avance
mas quée et qu’en dépit de son dis cours of fi ciel elle n’a pas re non cé à
son in avouable rêve sé pa ra tiste ?

À la réa li té de l’iden ti té na tio nale qu’elle dénie, la Ligue op pose sa
pré ten due eth nie padano- alpine, mi- celtique, mi- lombarde, qui au‐ 
rait subi la po li tique d’ita lia ni sa tion for cée des peuples sou mis à la
‘co lo ni sa tion ro maine’. Les idéo logues de la Ligue contestent l’au to ri té
de l’‘his toire of fi cielle’ et cherchent à im po ser leur in ter pré ta tion ‘ré‐ 
vi sion niste’ du Ri sor gi men to, mais une telle re lec ture, qui ne pré sente
au cune ga ran tie scien ti fique, re lève de la plus gros sière ins tru men ta‐ 
li sa tion  : la ‘dé cons truc tion’ des mythes na tio naux aussi bien que la
construc tion de nou veaux mythes ré gio na listes sont étroi te ment su‐ 
bor don nées à des fins de pro pa gande po li tique (Avan za 2003). La
contra dic tion ma jeure qui sous- tend l’idéo lo gie de la Ligue, c’est
qu’elle pré tend faire jus tice des fon de ments de l’état- nation alors que
son propre pro jet po li tique est d’ins pi ra tion na tio na liste. Re ven di quer
la créa tion d’une ré pu blique du Nord au nom de l’hy po thé tique unité
his to rique, cultu relle et lin guis tique des ré gions sep ten trio nales, c’est
se ré cla mer des mêmes prin cipes que les pères fon da teurs de la Pa‐ 
trie, c’est re prendre les termes mêmes qu’em ployèrent les ar ti sans de
l’uni fi ca tion en les ré ser vant à une por tion de la pé nin sule au lieu de
les ap pli quer à l’en semble du ter ri toire, c’est pro po ser un nou veau Ri‐ 
sor gi men to en mi nia ture où l’éman ci pa tion du joug ro main a pris la
place de la li bé ra tion de la do mi na tion au tri chienne. Les che mises
vertes de Bossi sont, après les che mises noires de d’An nun zio et de
Mus so li ni, une ré sur gence ca ri ca tu rale et pa ro dique des che mises
rouges de Ga ri bal di. L’Ita lie a dé ci dé ment du mal à trou ver son for‐ 
mat : les fas cistes af fec tés de gi gan to ma nie pré ten daient re cons truire
l’Em pire ro main, les li gueurs as pirent au contraire à opé rer un ré tré‐ 
cis se ment des fron tières, à ré duire le pays aux di men sions de
quelques pro vinces pré ten dues ‘ho mo gènes’, à fon der un nou vel état
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na tio nal lil li pu tien. Mais, comme l’a bien mis en évi dence Gian En ri co
Rus co ni :

L’hy po thé tique créa tion de ce que l’on ap pelle la Ré pu blique du Nord,
vé ri table ob jec tif de la di vi sion macro- régionale, ne peut ar guer d’au ‐
cune mo ti va tion ‘eth nique’ ou historico- culturelles ana logue à celles
qui lé gi ti ment l’au to no misme de la Ca ta logne ou de la Slo vé nie. Elle
ne peut mettre en avant des spé ci fi ci tés eth no cul tu relles, lin guis ‐
tiques, his to riques ou ter ri to riales ana logues à celles de ces États- 
régions. Du point de vue his to rique et eth no cul tu rel, par exemple, il
n’y a au cune rai son de lier le Frioul à la Li gu rie ou a l’Émi lie Ro magne
plu tôt qu’au La tium ou aux Pouilles. L’ob jec tif de la re com po si tion
‘macro- régionale’ cor res pond à des cri tères géo po li tiques et éco no ‐
miques pu re ment op por tu nistes. (Rus co ni 1993 : 27) 2

Les vé ri tables en jeux du pro jet po li tique de la Ligue sont en effet
d’ordre éco no mique. C’est pour quoi la ré forme fis cale pour la quelle
elle com bat de puis plus de dix ans et qu’elle est en passe d’im po ser au
pays re pré sente la seule re ven di ca tion sur la quelle elle n’en tend pas
céder. Or, sous sa forme ra di cale, le fé dé ra lisme fis cal de la Ligue ne
pré voit au cune pé réqua tion et un tel sys tème ap pli qué à un pays
comme l’Ita lie n’est guère viable et pour rait en traî ner sa désa gré ga‐ 
tion. Ga geons que les va leurs du so li da risme l’em por te ront sur celles
du par ti cu la risme et que les Ita liens sau ront em bras ser un pro jet po‐ 
li tique ca pable de les ras sem bler au lieu de les dés unir. Les ré cents
re vers subis par la coa li tion de centre- droit aux der nières consul ta‐ 
tions élec to rales sont à cet égard de bon au gure.
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2. Iden ti tés
Les cinq ar ticles ras sem blés dans ce vo lume traitent de la fi gu ra tion
des iden ti tés ré gio nales dans la lit té ra ture ita lienne de l’après- guerre
à nos jours. Le cor pus res treint des œuvres étu diées offre né ces sai re‐ 
ment un pa no ra ma très la cu naire des di verses iden ti tés ré gio nales : la
par tie sep ten trio nale de la pé nin sule est es sen tiel le ment re pré sen tée
par la Lom bar die de Laura Pa ria ni et la Vé né tie de Luigi Me ne ghel lo,
le centre est presque to ta le ment ab sent et le sud n’est évo qué qu’à
tra vers la vi sion in so lite qu’Erri De Luca offre de Naples; la Si cile et la
Sar daigne sont quant à elles en vi sa gées à tra vers la re pré sen ta tion
que Vin cen zo Conso lo et Mar cel lo Fois pro posent des re la tions com ‐
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plexes que leurs îles res pec tives en tre tiennent avec l’Ita lie conti nen‐ 
tale.

Bien que les au teurs évo qués ap par tiennent à des gé né ra tions dif fé‐ 
rentes et aient suivi des par cours di vers, ils ont ceci en com mun qu’ils
ex ploitent tous les po ten tia li tés heu ris tiques du dis cours ro ma nesque
pour dé mê ler les sen ti ments sou vent am bi va lents qui les at tachent à
leur lieu d’ori gine perçu par eux comme l’un des prin ci paux fon de‐ 
ments de leur iden ti té.

7

Un des thèmes ré cur rents dans les dif fé rentes contri bu tions est celui
du dé ra ci ne ment et de son sy mé trique  : le re tour aux ra cines. Au
terme d’ex pa tria tion (es pa trio), Luigi Me ne ghel lo, an cien ré sis tant
émi gré en An gle terre au len de main de la guerre, pré fère le néo lo‐ 
gisme de « dis pa tria tion » («  Il dis pa trio  : tel est le titre de son ou‐ 
vrage au to bio gra phique de 1993) qui mieux que le pre mier sug gère les
idées de sé pa ra tion, d’éloi gne ment et de pri va tion. C’est au cours d’un
sé jour dans une lo ca li té ru rale des en vi rons de Vé rone qui ré ac tive sa
mé moire et lui fait re vivre les sen sa tions et les sen ti ments de son en‐ 
fance que Me ne ghel lo ré dige son chef- d’œuvre  : Li be ra nos a Malo
(1963). L’écri vain res sus cite le monde pay san de son en fance avec iro‐ 
nie et ten dresse, sans ja mais ver ser dans le sen ti men ta lisme car,
comme le sou ligne Lu cre zia Chi nel la to, son roman, loin d’idéa li ser le
passé, com porte une très lu cide vi sion de la bru ta li té des rap ports
so ciaux sous le fas cisme.

8

Ce thème du re tour aux ra cines thé ma ti sé par de nom breux au teurs
si ci liens (on songe no tam ment au cé lèbre Viag gio in Si ci lia de Vit to ri‐ 
ni pu blié en 1941) est aussi au cœur de l’œuvre de Vin cen zo Conso lo,
pa ler mi tain ins tal lé à Milan en 1968. Dans Il sor ri so dell’igno to ma ri‐ 
naio (1976), le fran chis se ment du bras de mer qui sé pare la pé nin sule
de la Si cile ac quiert pour le pro ta go niste la va leur d’un rite de pas‐ 
sage. Comme le sou ligne Claude Im ber ty, le nos tos est vécu comme
un acte ré flexif, un re tour à soi et en soi, et c’est comme si ‘l’en fant du
pays’ se re trou vait en re trou vant sa terre  ; l’iden ti fi ca tion du sujet
avec son lieu d’ori gine est d’ordre nar cis sique, et par tant pétri d’ima‐ 
gi naire. En outre, la va leur in di vi duelle et sub jec tive de cette ex pé‐ 
rience se double chez Conso lo d’une si gni fi ca tion uni ver selle : le nos‐ 
tos n’est pas seule ment un re tour au pays de l’en fance, il est aussi
pensé par l’écri vain, qui s’ins crit dans la fi lia tion de Goethe, comme
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un re tour aux ori gines de notre culture, la Si cile étant la pa trie de
l’homme oc ci den tal. Conso lo est hanté par le souci d’as su rer la
conser va tion et la trans mis sion d’un hé ri tage qui risque de res ter
sans lé ga taire dans l’Ita lie de Ber lus co ni.

Le re tour au lieu d’ori gine est tou jours pro blé ma tique, voire im pos‐ 
sible ; c’est ainsi qu’Erri De Luca, qui a quit té Naples en 1968 à l’âge de
dix- huit ans, consi dère qu’il n’a dé sor mais plus ‘droit de cité’ dans sa
ville. Pour tant, Naples est, di rec te ment ou in di rec te ment, pré sent
dans toute son œuvre, une sorte de prin cipe actif, de force agis sante
à l’ori gine de son ins pi ra tion. C’est que l’éloi gne ment peut être aussi
pour le sujet la condi tion pa ra doxale d’une meilleure ap proche de sa
terre en ce qu’il lui donne la pos si bi li té d’ob jec ti ver son ex pé rience et
d’en faire la ma tière de son écri ture. Cette règle s’ap plique aussi bien
à des au teurs si ci liens tels que Verga, Bran ca ti, Scias cia ou Conso lo,
qui ont dû ga gner le conti nent pour pen ser plei ne ment leur in su la ri‐ 
té, qu’à un écri vain na po li tain comme Raf faele La Ca pria qui, de son
propre aveu, n’a pu ap pré hen der la condi tion du sujet par thé no péen
que lors qu’il s’est ins tal lé à Rome, trou vant dans la Ca pi tale la ‘juste
dis tance’ vis- à-vis de sa ville na tale.
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La dis tance qui per met au sujet de re nou ve ler la vi sion qu’il s’est for‐ 
mée de sa terre peut aussi être d’ordre tem po rel. Cer tains au teurs si‐ 
tuent leurs ré cits dans une époque plus ou moins re cu lée, qu’il
s’agisse de re vi si ter leur propre passé ou celui de leur com mu nau té
(et sou vent les deux à la fois, comme dans le cas de Me ne ghel lo), ce
dé tour ré tros pec tif étant la condi tion d’une meilleure com pré hen sion
du temps pré sent.

11

An to nel la Capra ex plore l’œuvre ro ma nesque de Mar cel lo Fois que
l’on peut consi dé rer comme une ré in ter pré ta tion cri tique de l’his toire
uni taire d’un point de vue non plus conti nen tal mais in su laire. Mar‐ 
cel lo Fois, tout comme Sal va tore Nif foi ou Gior gio Todde, consi dère
que la Sar daigne subit en core au jourd’hui les consé quences de la po‐ 
li tique d’ex ploi ta tion de l’île conduite par l’État ‘pié mon tais’ dans les
dé cen nies qui sui virent l’uni fi ca tion. Fois rap pelle le ra cisme, à
l’époque dif fus dans la pé nin sule, à l’égard de ‘l’eth nie’ sarde, cau tion‐ 
né par les théo ries fu meuses de l’an thro po logue et cri mi no logue Al‐ 
fre do Ni ce fo ro qui bio lo gi sait le com por te ment des in su laires et es‐ 
sen tia li sait le phé no mène du ban di tisme en l’in ter pré tant comme
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l’ex pres sion d’une dis po si tion innée au crime au lieu de cher cher à en
dé ter mi ner les causes socio- économiques, cultu relles et his to riques.
Comme ceux de Nif foi, les ré cits de Fois, qui s’ins pirent de faits et de
per son nages his to riques, se si tuent prin ci pa le ment dans la Bar ba gia,
cette ré gion mon ta gneuse de la pro vince de Nuoro. Le récit des
aven tures de l’avo cat Bus tia nu, dans le cycle de ro mans que Fois lui a
consa cré, est confié à trois dif fé rents nar ra teurs. Fi gure pa ra dig ma‐ 
tique de l’in tel lec tuel sarde de for ma tion ‘conti nen tale’, Bus tia nu se
pré sente comme le dé fen seur des op pri més. L’em pa thie que l’avo cat a
pour ses conci toyens n’obli tère tou te fois pas son sens cri tique à leur
égard et, bien qu’il soit en clin à jus ti fier la ré volte qui s’ex prime à tra‐ 
vers le bri gan dage, il évite tout ma ni chéisme et se garde d’idéa li ser
une com mu nau té qui ne compte pas à ses yeux que des vic times et
des héros. L’avo cat ne se lasse pas en re vanche de dé non cer la vio la‐ 
tion des fon de ments de l’État de droit par ceux- là mêmes qui pré‐ 
tendent in car ner ce der nier dans l’île ; alors que toute son ac tion est
ins pi rée par un idéal de jus tice, il constate en effet que celle- ci est
ba fouée non seule ment par les bri gands mais en core par les forces de
l’ordre qui, à tra vers l’ap pli ca tion des lois d’ex cep tion, se placent au
même ni veau de sau va ge rie que ceux qu’ils com battent; c’est ainsi
que le ro man cier rend compte du pro ces sus dé crit par René Gi rard
de l’in dif fé ren cia tion vio lente don nant lieu au tra gique af fron te ment
des doubles. Confor mé ment à une cer taine tra di tion ro man tique qui
confère une aura lé gen daire à la fi gure du hors- la-loi, le per son nage
du ban dit (ba lente) Sa muele Stoc chi no ap pa raît chez Fois am bi va lent ;
sa geste est chan tée par des ré ci tants, des choeurs, des pleu reuses
qui ex priment l’ethos du peuple sarde. Tou te fois, le ro man cier n’en‐
tend ni en tre te nir le mythe ni à pro pre ment par ler le dé cons truire
mais plu tôt faire en tendre au lec teur le rôle com pen sa teur que ce
der nier rem plit au sein de la col lec ti vi té qui l’a éla bo ré  : le peuple
sarde hu mi lié par le pou voir pié mon tais, en exal tant la fi gure du re‐ 
belle, prend sym bo li que ment et par pro cu ra tion sa re vanche sur son
op pres seur.

Laura Pa ria ni ré ac tua lise dans Il paese delle vo ca li (2000) le topos du
ma nus crit re trou vé  : dans le pro logue –dont l’ac tion se dé roule de
nos jours, en Ar gen tine–, deux ga mines dé couvrent par ha sard en
fouillant dans une vieille malle du gre nier un ca hier conte nant un
récit que leur grand mère a ré di gé au temps de son en fance, lors ‐
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qu’elle vi vait en core en Ita lie, à Malniscióla, un petit vil lage situé au
nord de Milan où les gens vivent dans un grand dé nue ment. La nar ra‐ 
trice y re late l’his toire d’une jeune ins ti tu trice d’ori gine mi la naise, Si‐ 
re na Bar be ris, af fec tée dans cette lo ca li té qui, du fait de son total iso‐ 
le ment, semble se trou ver à des an nées lu mières de la ca pi tale lom‐ 
barde; bien qu’elle prenne très à cœur sa mis sion, la jeune ins ti tu trice
ne tarde pas à dé chan ter car non seule ment elle se heurte à la ré ti vi té
des éco liers dé nués de toute as pi ra tion à une quel conque pro mo tion
so ciale et ré si gnés à mener la même vie de la beur que leurs pa rents,
mais elle est en outre en butte à l’hos ti li té des no tables qui, loin de la
sou te nir dans sa tâche, s’em ploient au contraire à la dé cou ra ger,
ayant tout in té rêt à main te nir dans leur condi tion d’in di gence ma té‐ 
rielle et mo rale les ha bi tants du vil lage.

Par ce dé tour his to rique et cette plon gée dans la dure réa li té ru rale
de la Lom bar die du XIXe siècle, Laura Pa ria ni sug gère que la dé fi ni‐ 
tion de l’iden ti té col lec tive ne sau rait se ré duire à la re con nais sance
d’une hy po thé tique eth ni ci té mais qu’elle né ces site la prise en
compte des di vi sions so cioé co no miques et so cio cul tu relle de ses
com po santes. Comme le sou ligne Mat teo Mes chia ri dans la conclu‐ 
sion de son ar ticle, les re ven di ca tions iden ti taires tendent au jourd’hui
comme hier à oc cul ter le cli vage per sis tant au sein de toute so cié té
entre ex ploi teurs et ex ploi tés, s’il est vrai que l’ap par te nance à une
classe plus en core que l’ap par te nance à telle ou telle com mu nau té ré‐ 
gio nale ou na tio nale, condi tionne le des tin des in di vi dus.

14

3. Langue et dia lecte
Le mor cel le ment lin guis tique n’est pas le moindre des nom breux obs‐ 
tacles qui ont ra len ti le pro ces sus d’uni fi ca tion cultu relle du pays.
Aussi bien Fois, Pa ria ni que De Luca rap pellent que la maî trise de
l’ita lien a eu dans le passé et conti nue dans une large me sure à jouer
au jourd’hui un rôle de mar queur so cial dis cri mi nant au sein de la
com mu nau té na tio nale. Tou te fois, le recul des dia lectes est avéré
dans toutes les ré gions et leur usage ré gresse même dans la sphère
pri vée où il tend à se can ton ner. Ce n’est plus le dia lecte qui conta‐ 
mine à pré sent la langue na tio nale mais celle- ci qui al tère celui- là au
point que l’on n’en tend plus nulle part de pa tois ‘pur’. Le pro ces sus
d’uni for mi sa tion dé non cé par Pa so li ni dans les an nées soixante est
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presque en tiè re ment réa li sé et une ma nière de langue ‘com mune’,
dans tous les sens de l’ex pres sion, de lan gage stan dar di sé et nour ri de
cli chés mass- médiatiques s’est af fir mé sur l’en semble du ter ri toire.

Si l’em prunt aux langues étran gères dans l’usage contem po rain est
une ou ver ture à l’al té ri té (une al té ri té très re la tive, dans la me sure où
les em prunts les plus mas sifs sont faits à l’anglo- américain dont l’hé‐ 
gé mo nie s’im pose au ni veau pla né taire), le re cours aux langues ver na‐ 
cu laires est une ré ac tion contre l’abra sion des par ti cu la rismes lin‐ 
guis tiques qui tra duit une vo lon té de ré ap pro pria tion iden ti taire. Le
dia lecte est tra di tion nel le ment perçu comme plus ‘au then tique’ et on
lui prête gé né ra le ment une plus grande ex pres si vi té que celle que l’on
re con naît à la langue com mune.
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Sous le fas cisme, l’usage des dia lectes fut pros crit mais cette in ter‐ 
dic tion ne fit que ren for cer sa va leur aux yeux des usa gers. Le dia‐ 
lecte ser vit en effet d’an ti dote aux poi sons que dis til lait la langue ‘of‐ 
fi cielle’ du ré gime. Dans Li be ra nos a Malo, Me ne ghel lo rend compte
de la puis sance du pa tois qui en vertu de son ca rac tère concret dé‐ 
mys ti fie la pompe spé cieuse de la rhé to rique fas ciste.

17

La si gni fi ca tion idéo lo gique et po li tique de la ‘dé fense et illus tra tion’
des langues ver na cu laires s’est tou te fois in ver sée au cours des der‐ 
nières dé cen nies. Si pour un Pa so li ni l’enjeu était de pré ser ver l’ex‐ 
pres sion d’une culture po pu laire (en grande par tie my thi fiée) de
l’« ho mo lo ga tion » im po sée par la culture ca pi ta liste, au jourd’hui, c’est
la droite po pu liste et xé no phobe qui s’est em pa rée de la ques tion ver‐ 
na cu laire. La pro po si tion de ré forme de la ligue du Nord qui en tend
im po ser l’en sei gne ment non pas du mais en dia lecte dans l’école pu‐ 
blique est un symp tôme alar mant de cette ten dance ré gres sive qui
sous cou vert de pro té ger les langues lo cales vise à dé cou ra ger les al‐ 
lo gènes de se pré sen ter aux concours d’ha bi li ta tion à l’en sei gne ment
or ga ni sés par les ré gions du Nord. On a af faire à une re ven di ca tion
iden ti taire har gneuse pour la re con nais sance des ‘pe tites dif fé rences’,
à une at ti tude ré ac tion nelle qui se dé fi nit de ma nière pu re ment né‐ 
ga tive, à tra vers le rejet du dis sem blable. Il s’agit au contraire de fa vo‐ 
ri ser un plu ri lin guisme qui soit au ser vice de la construc tion d’une
iden ti té qui in tègre au lieu de les op po ser ses com po santes na tio nale
et lo cale et soit ou verte à tout ap port exo gène sus cep tible de l’en ri‐ 
chir.

18
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Vis- à-vis du dia lecte, l’at ti tude des au teurs dont il est ques tion dans
les com mu ni ca tions ras sem blées ici dif fère gran de ment. Si pour
beau coup le dia lecte re pré sente la vé ri table langue ‘ma ter nelle’(Erri
De Luca) ou langue ‘pre mière’ (Mar cel lo Fois), son usage est pour tous
pro blé ma tique. Comme le sou ligne Claude Im ber ty, si Conso lo a re fu‐ 
sé de s’ins crire dans la tra di tion dia lec tale, c’est, d’une part, parce
qu’il n’en ten dait pas s’adres ser à un pu blic ex clu si ve ment in su laire, et,
d’autre part, « parce qu’il pen sait que la pro duc tion dia lec tale avait le
plus sou vent donné lieu à des œuvres d’une mé diocre qua li té vé hi cu‐ 
lant les cli chés en tre te nus par une classe de no tables pro vin ciaux
hos tile aux idées neuves et sur tout au pro grès so cial ».
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Si la pro duc tion en langue n’a déjà qu’une ré cep tion li mi tée, le choix
du dia lecte im plique par dé fi ni tion une ul té rieure res tric tion du lec‐ 
to rat po ten tiel. Écrire dans une langue ré gio nale, quelque pres ti‐ 
gieuse qu’elle soit, c’est ac cep ter cette li mi ta tion, sauf à ‘fil trer’ le dia‐ 
lecte à la ma nière d’un Eduar do De Fi lip po qui com po sait ses pièces
dans un na po li tain sim pli fié et par tant lar ge ment ac ces sible au pu blic
na tio nal; mais le risque d’une telle opé ra tion est de faire perdre au
dia lecte pré ci sé ment ce qui fait sa force et sa sa veur. D’autre part, il
s’agit bien d’éla bo rer une poé tique qui per mette d’échap per aux li‐ 
mites de l’ins pi ra tion pro vin ciale et à la per pé tua tion de ses pon cifs
tirés d’un folk lore sclé ro sé, ce qui im plique un tra vail spé ci fique sur la
langue, ou plu tôt ‘à l’in té rieur’ de la langue, afin d’en ac tua li ser
d’autres vir tua li tés ex pres sives.
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L’in gré dient ver na cu laire peut être em ployé comme un condi ment
des ti né à re le ver la sa veur d’un plat pré pa ré selon de vielles re cettes.
Dans le contexte de la mon dia li sa tion, en vertu d’une sour noise dia‐ 
lec tique éco no mique, la contra dic tion du ‘glo bal’ et du ‘local’ est dé‐ 
pas sée par la ca té go rie syn thé tique du ‘glo cal’ dont par ti cipe toute
pro duc tion de biens ma té riels ou de signes cultu rels por tant l’em‐ 
preinte d’une ori gine ‘exo tique’, la quelle, loin de faire obs tacle à la cir‐ 
cu la tion du pro duit, consti tue une sorte de plus- value sus cep tible
d’en fa vo rise la dif fu sion. Ap pli quée à la créa tion ar tis tique en gé né ral
et à la lit té ra ture en par ti cu lier, une telle ca té go rie cor res pond à une
stan dar di sa tion de l’‘al té ri té’ vi sant à rendre celle- ci at trayante et
consom mable par le plus vaste pu blic. Le suc cès po pu laire d’un Ca‐ 
mil le ri, non seule ment en Ita lie mais hors des fron tières na tio nales,
illustre ce phé no mène de ‘glo ca li sa tion’.
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Cer tains au teurs ne se li mitent pas à pra ti quer cette forme de sau‐ 
pou drage ver na cu laire et opèrent une vé ri table fu sion des codes.
Dans la nar ra tion, Fois (tout comme Nif foi) ex ploite les res sources de
la langue sarde (la ‘limba’) dans sa va riante ré gio nale. Il s’agit d’abord
d’ex pres sions ver na cu laires liées à la culture pas to rale et sou vent in‐
tra dui sibles que le nar ra teur in sère, de ma nière assez clas sique, dans
la phrase ita lienne. Comme chez Ca mil le ri, la re prise et la ré pé ti tion
des mêmes lo cu tions d’un roman à l’autre ac cou tume in sen si ble ment
le lec teur à l’usage des formes dia lec tales. Cer tains dia logues, dont la
te neur est par tiel le ment éclai rée par le co texte, sont en tiè re ment en
sarde, ce qui pro duit un effet de dé fa mi lia ri sa tion sur le lec teur qui
ne dis pose pas de la com pé tence lin guis tique adé quate. Me mo ria del
vuoto par ti cipe d’un genre hy bride, à mi- chemin entre l’épo pée et la
tra gé die, où seules les pro tases sont en langue et où les voix des dif‐ 
fé rents nar ra teurs al ternent et se mêlent dans une com plexe po ly‐ 
pho nie. Bien que l’em ploi de la limba soit très réglé, ré ser vé à cer tains
nar ra teurs et à cer tains mo ments de l’in trigue, l’ita lien est lui- même
af fec té par l’in fluence du sarde et les fron tières entre les deux
idiomes ne sont pas net te ment tra cées. En effet, le sub strat sarde se
fait sen tir sous la syn taxe de l’ita lien et il af fleure fré quem ment dans
le récit no tam ment dans les pas sages re le vant du dis cours rap por té
et du dis cours in di rect libre.

22

Si Man zo ni s’était em ployé à ‘pu ri fier’ sa langue en la dé bar ras sant de
toute trace de dia lecte lom bard, Pa ria ni ac com plit l’opé ra tion in verse.
Dans Il paese delle vo ca li, la nar ra tion pré sente une au then tique di‐ 
men sion plu ri lingue, elle opère un glis se ment conti nuel de l’ita lien au
lom bard, la syn taxe et le lexique de celui- ci in ter fé rant sans cesse
avec celui- là dans le récit  ; mais ce dia lecte qui conta mine l’idiome
na tio nal est lui- même en par tie re créé et ré in ven té par l’au teur, ce
qui donne nais sance à un idio lecte com plexe qui ne se li mite pas à
mimer l’ora li té mais la trans fi gure. Le lec teur de Il paese delle vo ca li
est, selon la belle ex pres sion de Mat teo Mes chia ri, plon gé dans une
«  at mo sphère  » so nore où les voix du vil lage s’en tre mêlent et se
confondent. Laura Pa ria ni res sus cite ainsi les morts et re donne une
voix à ceux qui n’ont lais sé au cune trace de leur pas sage en ce monde.
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4. Ita glia ni
L’Ita lie, na guère terre d’émi gra tion, est au jourd’hui de ve nue une terre
d’ac cueil. La xé no pho bie dont la so cié té ita lienne se flat tait d’être
exempte s’est dé ve lop pée à pro por tion d’une im mi gra tion en par tie
in con trô lée et qui est per çue par beau coup comme une me nace à
l’in té gri té na tio nale. Il ne suf fit pas à une per sonne comme l’on dit ‘de
cou leur’ ou por tant un nom à conso nance exo tique d’être en pos ses‐ 
sion de pa piers et de maî tri ser la langue par fois mieux que les au‐ 
toch tones pour être ac cep tée. Quelque vo lon té qu’il ait de s’as si mi ler,
l’autre est en core trop sou vent re je té et as si gné à son ori gine. Tou te‐ 
fois, les Ita liens ‘de souche’ vi vant au jourd’hui en contact tou jours plus
étroit avec les ita liens issus de l’im mi gra tion, les deux com po santes
de la so cié té sont ame nées à s’amal ga mer. Ar man do Gnis ci a d’ailleurs
forgé le terme d’ita glia ni pour dé si gner les nou velles gé né ra tions de
ci toyens ap par te nant à une so cié té dé sor mais in ter cul tu relle.

24

Sil via Conta ri ni étu die un cor pus de sept au teurs d’ori gine étran gère
ayant choi si pour des rai sons di verses d’écrire dans la langue de leur
pays d’adop tion et qui, en af fir mant leur par ti cu la ri té à tra vers la
créa tion lit té raire, bous culent la vi sion mo no li thique et figée de
l’iden ti té na tio nale. L’étude de Sil via Conta ri ni ap porte un éclai rage
pré cieux sur les rap ports qu’en tre tiennent les au teurs issus de l’im‐ 
mi gra tion non seule ment avec leur langue et leur culture d’ori gine
mais en core avec les dif fé rentes iden ti tés et idiomes de la pé nin sule.
Fai sant jus tice du lieu com mun com plai sam ment en tre te nu à des fins
de pro mo tion édi to riale selon le quel les au teurs al lo gènes opé re‐ 
raient un re nou vel le ment ra di cal du code à tra vers la pra tique d’un
au da cieux mé tis sage, Sil via Conta ri ni sou ligne que, loin de ‘créo li ser’
la langue comme l’af firment in dû ment les qua trièmes de cou ver tures,
l’écri ture de ces au teurs par ti cipe à de rares ex cep tions près d’un
«  bon ita lien stan dard  » émaillé de quelques em prunts exo tiques.
Alors que les im mi grés de la pre mière gé né ra tion ne peuvent évo quer
leur terre d’ori gine sans re cou rir, si peu que ce soit, à leur langue ma‐ 
ter nelle, ceux de la deuxième gé né ra tion (mais l’ex pres sion : ‘im mi gré
de la deuxième gé né ra tion’ n’est- elle pas une contra dic tion dans les
termes  ?), qui si tuent le plus sou vent leur récit en Ita lie, em ploient
une langue qui porte une forte em preinte lo cale et dia lec tale, signe
de leur par faite ac cul tu ra tion. Cer tains ré cits sont ca rac té ri sés pas
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un plu ri lin guisme plus pro non cé où l’ita lien et le dia lecte co existent
avec quelques traces de la langue du pays d’ori gine de l’au teur. La
nar ra trice pro ta go niste du roman de l’écri vaine d’ori gine so ma lienne
Ia gia ba Scego, Sal sicce (2006), maî trise aussi bien l’ita lien que le dia‐ 
lecte ro main mais n’a pas pour au tant ou blié le so ma li qu’elle pra tique
au sein de sa fa mille. Ja de lin Gang bo, au teur d’ori gine congo laise ins‐ 
tal lé à Bo logne de puis l’âge de quatre ans, re ven dique quant à lui une
iden ti té ‘dé ter ri to ria li sée’ mais son dis cours ma ni feste en réa li té
l’ethos de la jeu nesse émi lienne de son temps. Dans le po li cier po ly‐ 
pho nique Scon tro di ci vil tà per un as cen sore a Piaz za Vit to rio (2006) –
ré écri ture d’un roman ini tia le ment pu blié en langue arabe-  dont l’ac‐ 
tion se dé roule dans un quar tier po pu laire et cos mo po lite de Rome,
l’écri vain al gé rien Amara La khous met en scène une mul ti pli ci té de
nar ra teurs et de per son nages ori gi naires des dif fé rentes ré gions de la
pé nin sule et des quatre coins du monde ; le ro man cier sug gère que
bien des na po li tains, ca la brais, sardes ou si ci liens ne maî trisent pas
mieux l’ita lien que les afri cains ou les sud- américains qu’ils cô toient.
Le plu ri lin guisme du roman est li mi té, car, si l’au teur ex ploite les va‐ 
riantes dia lec tales lors qu’il met en scène des lo cu teurs ita liens, la
langue qu’il prête aux étran gers ne pré sente en re vanche aucun trait
dis tinc tif. Ce choix cor res pond évi dem ment à la stra té gie de l’au teur
qui adresse son livre à un lec to rat qu’il sait certes bien dis po sé à
l’égard de ‘l’autre’ mais qu’il de vine en core peu en clin à goû ter les pi‐ 
ments de la créo li sa tion.
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1  Après sa rup ture avec Ber lus co ni qui avait en traî né en 1995 la chute du
pre mier gou ver ne ment pré si dé par ce der nier, et après le fias co de son im‐ 
pro bable en tre prise sé ces sion niste de 1996, la Ligue est sor tie de l’im passe
en se ré con ci liant avec son an cien allié. Ma chia vé lique, Bossi, après avoir
me su ré ses forces, a aban don né la stra té gie du lion pour épou ser celle du
re nard en re ga gnant la très ac cueillante « Mai son des li ber tés » qui, après
avoir gagné les élec tions et gou ver né le pays pen dant toute une lé gis la ture
(2001-2006), est re ve nue aux af faires en 2008 après la culbute du gou ver ne‐ 
ment de centre- gauche.

2  « L’ipo te ti ca crea zione della co sid det ta Re pub bli ca del nord, vero ob biet‐ 
ti vo della di vi sione ma cro re gio nale, non può avan zare mo ti va zione “et niche”
o storico- culturali ana lo ghe a quelle che le git ti ma no l’au to no mis mo della
Ca ta lo gna o della Slo ve nia. Non può cioè esi bire spe ci fi ci tà etno- culturali,
lin guis tiche, sto riche o ter ri to ria li ana lo ghe a quelle degli Stati- regioni ora
men zio na ti. Dal punto di vista sto ri co e etno- culturale, ad esem pio, non c’è
nes su na ra gione di te nere unito il Friu li alla Li gu ria o all’Emi lia piut tos to che
al Lazio o alla Pu glia. L’obiet ti vo della ri com po si zione “ma cro re gio nale” ris‐ 
ponde a cri te ri geo po li ti ci ed eco no mi ci del tutto op por tu nis ti ci » (Rus co ni:
27).
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