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1. Géo gra phie et dé tec tion

1.1. « L’ho ri zon d’at tente » du lec teur de
ro mans po li ciers

La no tion de genre po li cier, bien que fluc tuante, se situe en core au‐ 
jourd’hui au cœur d’une ré flexion ali men tée par un flux crois sant de
pu bli ca tions qui mettent en scène la sur ve nue d’un crime et son élu‐
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ci da tion. Nombre de ro man ciers ita liens semblent en effet, en par ti‐ 
cu lier de puis la fin des an nées 1990, re cou rir de ma nière ré cur rente à
cer taines fi gures nar ra tives : as sas sin, vic time et en quê teur oc cupent
une place de choix au sein d’une écri ture qui as so cie vo lon tiers fic‐ 
tion et re gard cri tique sur le réel.

Ces textes font alors l’objet d’un rat ta che ment plus ou moins ex pli cite
à la lit té ra ture po li cière, au ‘gial lo’. Qu’elle soit ou non re ven di quée,
cette ap par te nance gé né rique pro cure à l’œuvre une cer taine vi si bi li‐ 
té dans un contexte où le vo lume des livres pro po sés à la vente
connaît une aug men ta tion sen sible. Cette di ver si fi ca tion de l’offre ac‐ 
croît la per ti nence des en tre prises de clas se ment et de des crip tion
des ré cits, qu’elles puissent être at tri buées di rec te ment à l’écri vain ou
à d’autres ac teurs de la pu bli ca tion des œuvres. À ce titre, le concept
de genre fait moins ré fé rence à un dis cours cri tique ou à une ten ta‐ 
tive de dé fi ni tion, qu’à la vo lon té de pré sen ter et de pro mou voir les
ro mans. Il ap pa rait en par ti cu lier au sein du pa ra texte (Ge nette 1987 :
7) car il est sans cesse ré ac tua li sé à tra vers les prises de pa role de
l’écri vain et se trouve éga le ment lié aux im pé ra tifs com mer ciaux
posés par l’édi teur.

2

À dé faut de cor res pondre à une ac cep tion stable et pré cise, la no tion
de genre po li cier se trouve in trin sè que ment liée aux ex pec ta tives du
des ti na taire de l’œuvre. Ce der nier mo bi lise un cer tain nombre de
connais sances et de sté réo types qui consti tuent son « ho ri zon d’at‐ 
tente » (Jauss 1978 : 53-69). Les évo lu tions suc ces sives du roman po li‐ 
cier ita lien et la ques tion de son re nou vel le ment ont trait à la pré‐ 
sence de constantes thé ma tiques, et par consé quent à la pos si bi li té
de confor ter ou de dé ce voir les pré vi sions du lec to rat.

3

À cet égard, les don nées géo gra phiques pré sentes dans la nar ra tion
sont fré quem ment consi dé rées comme au tant de spé ci fi ci tés à même
de ca rac té ri ser la pro duc tion po li cière trans al pine. Elles ont contri‐ 
bué à un cer tain re nou veau en dé pay sant un lec teur cou tu mier d’un
mo dèle anglo- saxon long temps consi dé ré comme la ré fé rence en
ma tière de dé tec tion. Il s’agis sait de si tuer l’en quête dans un en droit
in édit et de bous cu ler quelques idées re çues sur la ré par ti tion des ac‐ 
ti vi tés illi cites dans le pays. À la fin du XIX  siècle, Rome, Naples et Flo‐ 
rence de viennent le théâtre d’in trigues po li cières  ; puis dans les an‐ 
nées 1960, des écri vains comme Gior gio Scer ba nen co re ven diquent
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une ap proche so ciale et ter ri to riale du genre (Crovi L. 2002  : 9-22).
Dès lors, la cri tique a eu à cœur d’as so cier af fir ma tion du ‘gial lo’ et
pa ru tion d’ou vrages ayant pour cadre dif fé rentes villes et pro vinces
de la pé nin sule.

La va lo ri sa tion d’un contexte ou d’une aire géo gra phique se trouve
ainsi in ti me ment liée aux in ves ti ga tions et aux mé thodes adop tées
par le dé tec tive. L’en vi ron ne ment du pro ta go niste ne re pré sente
donc pas un simple décor. La re la tion que celui- ci en tre tient avec sa
com mune ou sa ré gion d’ori gine fi gure par consé quent parmi les at‐ 
tentes d’un lec teur at ta ché aux as pects ré fé ren tiels du récit po li cier.

5

La des crip tion d’un lieu par ti cipe ainsi de l’étroi tesse des rap ports
entre réel et fic tion. Lors qu’elle est om ni pré sente chez un écri vain,
elle peut éga le ment fa ci li ter un phé no mène de re con nais sance entre
le texte et son des ti na taire. Les ré fé rences géo gra phiques ap pa‐ 
raissent ainsi fré quem ment à la pé ri phé rie du roman : les titres, le dé‐ 
cou page du récit en cha pitres, les ré su més pu bliés en qua trième de
cou ver ture ou en core les pré faces, sug gèrent par exemple une pa ren‐ 
té entre in trigue po li cière et pein ture d’une réa li té lo cale. Si l’on en
croit ces in for ma tions pa ra tex tuelles, les al lu sions aux lieux sont in‐ 
dis so ciables d’une ré flexion sur des thèmes so ciaux ou po li tiques.
L’œuvre of fri rait alors un point de vue sin gu lier sur le monde se
construi sant sur les per cep tions, les cou tumes ou les men ta li tés at ta‐ 
chées aux dé cors du monde fic tif 1.

6

1.2. Com po santes ré gio nales et quête
iden ti taire du dé tec tive

L’iden ti té du pro ta go niste et la façon dont il ap pré hende les faits sou‐ 
mis à son exa men sont in trin sè que ment liées à l’idée d’en ra ci ne ment.
Les rap ports qu’il en tre tient avec ses conci toyens et son at ta che ment
à sa terre d’ori gine in fluent sur son mode de pen sée. La sym biose
entre Bus tia nu et les pay sages sardes dans l’œuvre de Mar cel lo Fois,
de même que la mé téo ro pa thie ou les goûts cu li naires du com mis‐ 
saire Mon tal ba no, illus trent la ma nière dont l’idée d’ap par te nance
géo gra phique est dis til lée au sein du récit. La ques tion de l’iden ti té
ré gio nale re couvre de mul tiples as pects et se pré sente sou vent au
héros sous la forme d’un di lemme, d’une contra dic tion pro fonde. Son
ca rac tère pro blé ma tique ap pa raît tout d’abord à tra vers la di cho to ‐

7



Identités régionales et évolutions génériques dans le roman policier italien contemporain

Licence CC BY 4.0

mie entre mo der ni té et tra di tion. Non content de dé cou vrir une vé ri‐ 
té qui ré ta bli rait l’ordre so cial bou le ver sé par l’acte cri mi nel, celui- ci
ma ni feste une vo lon té ré for ma trice qui se heurte aux ha bi tudes et
aux men ta li tés de la po pu la tion lo cale. Cette der nière, grâce à une
culture du se cret et à la ré ité ra tion d’un cer tain nombre de pra tiques
so ciales, cherche à se pré ser ver du temps qui passe et des chan ge‐ 
ments venus d’un ailleurs im pré cis et me na çant, comme dans cet ex‐ 
trait de L’oc chia ta le tale :

La città è stan ca e il vento dei de ser ti afri ca ni peg gio ra la si tua zione,
ma Se ra fi no Am pu rias ha una mente lu ci da e poco in fluen za ta dai
sen ti men ti, dal clima e dai co lo ri del cielo […] E ques to Efi sio Ma ri ni?
Anche la Gaz zet ta lo ha scrit to che l’idea dell’anel lo nella pan cia di Ta ‐
tà no è sua. […] E qui c’è lo zam pi no di quel lo sco lo pio che a noi li be ri
fra tel li ci stu dia come un dot tore in scienze na tu ra li stu dia gli ani ma li,
clas si fi can do ci, contan do ci, des cri ven do ci e fru gan do nei nos tri se gre ti.
Per ché ques to ra gaz zo fa tanto chias so? Un gio vane esi bi zio nis ta… Non
po trebbe mai es sere un fra tel lo (Todde 2004 : 166) 2.

Les in ves ti ga tions d’Efi sio Ma ri ni viennent trou bler un uni vers sta‐ 
tique ar ti fi ciel le ment main te nu à l’écart de toute in fluence ex té rieure.
Les ha bi tants de Ca glia ri pré fèrent re non cer à une re cherche du bon‐ 
heur plu tôt que de per tur ber un tel état de fait (ils se contentent de
fuir la souf france, qu’elle soit phy sique ou psy chique), et ne sai sissent
pas la na ture évo lu tive de leur en vi ron ne ment. Dans L’oc chia ta le tale,
le fran çais De les sert, hôte du mar quis Boyl, per çoit les mu ta tions qui
guettent cet es pace in su laire. Il re pré sente le point de vue de l’étran‐ 
ger, voire de l’an thro po logue qui se trouve face à la nou veau té. Il
tente de figer cette réa li té par le biais de la pho to gra phie et af firme
réa li ser « les pre miers cli chés dans l’his toire de la ville et de l’île » qui
per met tront à la po pu la tion sarde de «  venir au monde  » (Todde
2004 : 46). Il met éga le ment en garde les ca glia ri tains contre la dis pa‐ 
ri tion d’une iden ti té lo cale. Ceux- ci le consi dèrent comme un ex tra‐ 
va gant et ne per çoivent pas que, mal gré leurs ef forts, de nom breux
chan ge ments sont déjà amor cés. L’es prit brillant d’Efi sio, comme les
mé ta mor phoses du mi lieu aqua tique, dé montrent le ca rac tère uto‐ 
pique de ce sou hait. En ob ser vant l’étang, «  la bo ra toire d’une trans‐ 
for ma tion in fi nie » (Todde 2004  : 233), le héros de Todde com prend
que son am bi tion clas si fi ca trice ne lui per met pas d’ap pré hen der le

8



Identités régionales et évolutions génériques dans le roman policier italien contemporain

Licence CC BY 4.0

monde qui l’en toure. Elle doit en effet s’ac com pa gner d’un or don nan‐ 
ce ment, d’une théo rie uni fi ca trice car «  rien ne fonc tionne selon
l’ordre dur et in com plet du ca ta logue » (Todde 2004 : 242).

Ainsi, Efi sio Ma ri ni évo lue et quitte l’ado les cence en même temps que
sa ville na tale pour se confron ter à d’autres ter ri toires, d’autres opi‐ 
nions. Son ap pren tis sage doit dé sor mais se pour suivre à Gênes, loin
de sa fa mille et de son pré cep teur.

9

De façon gé né rale, l’iti né raire du dé tec tive se ca rac té rise par une
cer taine mo bi li té. Pour des mo tifs pro fes sion nels, il doit quit ter sa ré‐ 
gion d’ori gine et res sent les ef fets du dé pay se ment. Le ma ré chal San‐ 
to vi to, pro ta go niste des ro mans Macaronì (Mac chia vel li / Guc ci ni  :
1997), Ques to sangue che im pas ta la terra (Mac chia vel li / Guc ci ni  :
2001) et Lo spi ri to e altri bri gan ti (Mac chia vel li / Guc ci ni  : 2002),
éprouve un tel sen ti ment quand il est contraint de quit ter l’Ita lie du
sud pour s’ins tal ler, à la fin des an nées trente, dans un petit vil lage
des Apen nins. Ses pre miers contacts avec les mon ta gnards sont plu‐ 
tôt dis tants. Il ne ga gne ra leur confiance et leur es time que quelques
an nées plus tard. Lors qu’en 1970 il prend sa re traite, c’est au tour de
son suc ces seur, Gar bin, de se heur ter à la froi deur et au manque de
col la bo ra tion de la po pu la tion.

10

Les réa li tés ré gio nales mises en scène dans la fic tion semblent donc
co exis ter sans vé ri ta ble ment co ha bi ter. Le texte donne à lire sa géo‐ 
gra phie comme une mo saïque pa ra doxale aux contours pré cis mais
aux conte nus quelque peu in dé fi nis. L’étran ger, le nou vel ar ri vant, est
sou vent perçu comme le re pré sen tant d’une ‘mo der ni té’ consi dé rée
comme me na çante à l’égard de la ‘tra di tion’. Ces deux no tions pa‐ 
raissent dif fi ci le ment se prê ter à une dé fi ni tion car elles va rient d’un
es pace à l’autre. Elles re coupent en outre une autre op po si tion : celle
entre lieu pré sent et ailleurs.

11

En réa li té, il semble que le concept d’iden ti té ré gio nale se construise
en né ga tif, à par tir du point de vue d’au trui et non sur une dif fé ren‐ 
cia tion ob jec tive. Il se nour rit du rap pro che ment entre opi nions di‐ 
ver gentes, entre pré ju gés vé hi cu lés au sujet d’un ter ri toire et vécu
d’une po pu la tion. Dans le cycle de Mar cel lo Fois consa cré à la Sar‐ 
daigne du XIX  siècle, l’ex pé rience di recte de Bus tia nu se heurte aux
idées re çues de l’au to ri té. L’État ita lien ré cem ment uni fié mène sur
l’île une po li tique qui ne pro duit pas les ré sul tats es comp tés (il s’agit
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no tam ment de lut ter contre le ban di tisme) et qui sus cite nombre de
mé con ten te ments. L’avo cat re proche au pou voir d’user avec excès de
la coer ci tion sans tenir compte des par ti cu la rismes sardes. De plus, il
doit sans cesse ré fu ter les pro pos des re pré sen tants du roi qui dé‐ 
plorent fré quem ment le ca rac tère rustre et ar chaïque des in su laires.
Les au to ri tés sou tiennent que les ha bi tants font sciem ment obs tacle
à la ré pres sion du ban di tisme et ex pliquent cette réa li té cri mi nelle en
se ré cla mant plus ou moins di rec te ment des thèses du si ci lien Al fre do
Ni ce fo ro (Fois 1998 : 48). Elles ne voient en Bus tia nu qu’un op po sant
même s’il ma ni feste la vo lon té de dé battre et ne se pro nonce pas en
fa veur d’une iden ti té ré gio nale im muable, im per méable aux chan ge‐ 
ments (Fois 1998 : 87).

Cette der nière se dé ter mine avant tout par contra dic tion avec les cli‐ 
chés et autres pré ju gés. Dans As san di ra de Giu lio An gio ni, ceux- ci ont
trait aux cou tumes sardes et se trouvent vé hi cu lés non pas à l’ex té‐ 
rieur de l’île mais en son sein même. L’exis tence de Cos tan ti no Saru,
an cien ber ger, est ryth mée par une série d’ex po sés des ti nés à faire
connaître cer taines tra di tions in su laires aux clients de ‘l’agri tou risme’
fondé par son fils et sa bru. La struc ture offre aux tou ristes la re cons‐ 
ti tu tion de scènes de la vie pas to rale qui contre disent lar ge ment le
vécu du pro ta go niste. Ses proches jus ti fient ces men songes par la né‐ 
ces si té de ré pondre aux at tentes des vi si teurs. La prise en compte de
ces ex pec ta tives sup pose la vo lon té de confor ter une image er ro née
des lieux et de ses ha bi tants. Les im pé ra tifs com mer ciaux liés à la
ges tion du site im pliquent donc que la réa li té lo cale s’ef face au pro fit
de re pré sen ta tions et de sym boles en rup ture avec un passé dont
Cos tan ti no est l’un des der niers ga rants.

13

La re la tion am bi va lente entre le dé tec tive et son en vi ron ne ment s’in‐ 
tègre, d’une façon plus gé né rale, à une vi sion évo lu tive du per son‐ 
nage. De par son ca rac tère ré cur rent, ce der nier sou ligne, il est vrai,
la di men sion sé rielle d’une pro duc tion lit té raire par ta gée entre le
désir de sus ci ter un sen ti ment de fa mi lia ri té chez le lec teur et celui
de se dé mar quer des dif fé rents topoi du genre po li cier. Néan moins,
les pé ri pé ties du héros condensent fré quem ment les prin ci paux as‐ 
pects in édits du récit. L’en quê teur se heurte en effet aux aléas d’une
exis tence pro fes sion nelle et per son nelle tour men tée. Il se trouve
sou vent en dé ca lage avec le monde qui l’en toure. Les dif fi cul tés qu’il
ren contre en se confron tant à une réa li té an crée dans un ter ri toire et
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une époque don née, re vêtent alors un ca rac tère for ma teur. Son par‐ 
cours s’ap pa rente à une quête iden ti taire ja lon née par di verses trans‐ 
for ma tions spa tiales, so ciales et cri mi nelles. Il tente ainsi de s’adap ter
à de nou velles formes de dé lin quance qui le poussent à re voir le
champ de ses at tri bu tions et à re la ti vi ser l’ef fi ca ci té de ses mé thodes.

2. En quête cri mi nelle et op po si ‐
tions to po gra phiques

2.1. To po gra phie cri mi nelle

Au cours de ses in ves ti ga tions, le dé tec tive est amené à re con si dé rer
la façon dont se ré par tissent cer taines ac ti vi tés illi cites. Dans le
roman po li cier ita lien des an nées 1990 et 2000, le ca rac tère contin‐ 
gent de cer taines ma ni fes ta tions cri mi nelles tend ainsi à s’ef fa cer au
pro fit d’une vi sion plus ho mo gène des in frac tions don nant lieu à en‐ 
quête. Les en ti tés ma fieuses ne sont plus sys té ma ti que ment en vi sa‐ 
gées à tra vers les villes ou les ré gions dans les quelles elles se sont ini‐ 
tia le ment im plan tées. Leur in fluence s’étend à l’échelle na tio nale et
in ter na tio nale. Les pro fits qu’elles réa lisent sont sub stan tiels et res‐ 
tent dif fi ciles à éva luer car la dis tri bu tion comme le ré in ves tis se ment
des fonds pro duits mé con naissent les no tions d’État ou de fron tière.
Elles consti tuent le ver sant illé gal et sou ter rain de la ‘mon dia li sa tion’
(Rau fer / Quéré 2000 : 8-11) et doivent par ta ger leurs mar chés avec
des or ga ni sa tions concur rentes.

15

Dans l’œuvre de Mas si mo Car lot to, ma fias des pays de l’Est et ré seaux
ve nant d’Asie se livrent une lutte fé roce pour contrô ler le com merce
de drogue, la pros ti tu tion ou l’ex ploi ta tion d’im mi grés clan des tins. Ce
phé no mène gé nère de vio lents af fron te ments entre fac tions ri vales et
ex clut du ra ble ment la pos si bi li té de conclure des ac cords ou de res‐ 
pec ter des règles de com por te ment. Mal gré leur passé ju di ciaire, L’Al‐ 
li ga tor, Max la Mé moire et Ros si ni par viennent dif fi ci le ment à ap pré‐ 
hen der ces évo lu tions. Leur connais sance du ‘mi lieu’ ne suf fit pas
tou jours à ré soudre les af faires qui leur sont confiées. La façon dont
ils opèrent reste tri bu taire de la vi sion ob so lète d’un monde cri mi nel
régi par un code d’hon neur.

16
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De même, on as siste dans le ‘gial lo’ contem po rain à un en goue ment
pour un pro fil de cri mi nel spé ci fique : celui du tueur en série. Ce der‐ 
nier n’est dé sor mais plus ex clu si ve ment lié à un ima gi naire anglo- 
saxon. Il s’adapte à une mul ti tude de dé cors et sévit aussi bien en
Émilie- Romagne qu’en Si cile ou en Lom bar die. Les in trigues po li‐ 
cières de Carlo Lu ca rel li, par exemple, mettent en scène dif fé rents
per son nages de ‘se rial killers’ des ti nés à être ap pré hen dés par une
même en quê trice  : Gra zia Negro. Les lec teurs la dé couvrent aux
côtés du com mis saire Bo net ti dans Lupo man na ro (Lu ca rel li  : 1994).
Puis, de ve nue ins pec trice, elle conti nue à tra quer les au teurs de
crimes en série. ‘Le loup- garou’, ‘l’Iguane’ (Lu ca rel li  : 1997) et le ‘Pit
Bull’ (Lu ca rel li : 2000) com mettent leurs mé faits aux en vi rons de Bo‐ 
logne. Ils bous culent donc les pré ju gés des su pé rieurs de la pro ta go‐ 
niste quant à la dif fu sion et à la ré pres sion d’une telle cri mi na li té. En
réa li té, Gra zia Negro re si tue prin ci pa le ment le meurtre et ses mo biles
dans une pers pec tive non pas spa tiale, mais tem po relle. En effet, elle
met en œuvre une re cherche cau sale fon dée sur des élé ments ap par‐ 
te nant au passé et à la psy cho lo gie des per son nages. Les élé ments
so ciaux et ter ri to riaux ne sont pas prio ri tai re ment abor dés par la fic‐ 
tion. L’om ni pré sence de cette forme de dé lin quance dans le roman
po li cier ac tuel contri bue par consé quent à re la ti vi ser l’idée de par ti‐ 
cu la risme géo gra phique. En outre, il s’agit à nou veau d’in té grer la no‐ 
tion de pré ju gé à la des crip tion d’un ou de plu sieurs lieux. La réa li té
alors dé peinte par le récit se dé fi nit en contra dic tion avec un cer tain
nombre d’idées re çues. Si cette ap proche per pé tue une vo lon té d’in‐ 
no va tion qui re pose sur la conquête de ter ri toires dont le po ten tiel
cri mi nel de meure in ex ploi té, elle prend éga le ment en compte les di‐ 
verses trans for ma tions af fec tant un ré fé rent de plus en plus com‐ 
plexe. Le dé ve lop pe ment de l’ur ba nisme et des moyens de com mu ni‐ 
ca tion tend ainsi à re mettre en ques tion un ré seau clas sique d’op po‐ 
si tions to po gra phiques.

17

2.2. Ré so lu tion de l’en quête et fron ‐
tières spatio- temporelles
Dans le récit po li cier, le mi lieu ur bain consti tue tra di tion nel le ment le
cadre idéal d’une mise en scène des ten sions so ciales (Evrard 1996  :
112). Il re pré sente un lieu hé té ro gène de plus en plus dif fi cile à cir‐
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cons crire. Ses contours s’es tompent et son ex ten sion à des ter ri toires
pé ri phé riques bou le verse une car to gra phie fon dée no tam ment sur
une op po si tion entre ville et cam pagne. Pour les in di vi dus qui
peuplent ces es paces ur ba ni sés, mul ti pli ca tion des échanges et vie en
col lec ti vi té gé nèrent ou ré vèlent un nombre crois sant de si tua tions
conflic tuelles. De telles trans for ma tions per mettent au cri mi nel de se
fondre da van tage dans l’ano ny mat qui ca rac té rise ces exis tences ci ta‐ 
dines.

Le ‘gial lo’ tente dé sor mais d’élar gir un ho ri zon fait es sen tiel le ment
d’actes ponc tuels et lo ca li sés, bien que re pro duc tibles. Il s’agit d’évo‐ 
quer « les en lè ve ments, les blan chi ments, les tra fics in ter na tio naux et
la micro- criminalité » et ainsi de dres ser le por trait d’une «  so cié té
qui se donne l’illu sion d’être par faite » (Cappi 2000 : 7). Cette vo lon té
de re dé fi nir l’en vi ron ne ment ci ta din se trouve par exemple à la base
de l’an tho lo gie in ti tu lée Città vio len ta (Cappi : 2000). Elle se ma ni feste
à tra vers une plu ra li té d’as pects. Les nou velles abordent des thé ma‐ 
tiques aussi va riées que le crime or ga ni sé, la ja lou sie, la com pé ti tion
au tra vail, la xé no pho bie ou en core les nou velles tech no lo gies.
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Elles ré ac tua lisent la di cho to mie entre réa li té et ap pa rence, fa mi lière
aux ama teurs du genre. En effet, la ville et ses contra dic tions fa ci‐ 
litent en prin cipe une dis so cia tion entre sphère in time et vie pu‐ 
blique. Cette dua li té s’ex prime à pré sent à tra vers des évé ne ments qui
ont trait au quo ti dien. Leur po ten tia li té cri mi nelle se trouve dé cu plée
dans un uni vers où l’ab surde l’em porte sur la ra tio na li té des actes
pré mé di tés. Dans les dif fé rents ré cits de Città vio len ta, la vio lence est
ainsi om ni pré sente et ali mente une nou velle my tho lo gie du mi lieu ur‐ 
bain qui re pose sur une confu sion entre ma té ria li té de l’être et su per‐ 
fi cia li té du pa raître. La di men sion du vécu al terne avec l’uni vers vir‐ 
tuel des sym boles de la réus site pro fes sion nelle ou de l’adhé sion au
groupe. Les per son nages doivent, pour rompre leur iso le ment, se
confor mer à des re pré sen ta tions qui gagent d’une forme de re con‐ 
nais sance so ciale. Celles- ci font écho à une ré par ti tion géo gra phique
qui in tègre dé sor mais cer taines « struc tures spa tiales de la mo der ni‐ 
té  » (Evrard 1996  : 112)  : au to routes, su per mar chés ou dis co thèques
illus trent la na ture éphé mère des nou veaux modes de consom ma tion.

20

Ces lieux de tran sit oc cupent un «  hin ter land  » (Bra schi / Conti
2004  : 77) de moins en moins épar gné par les actes de dé lin quance,

21



Identités régionales et évolutions génériques dans le roman policier italien contemporain

Licence CC BY 4.0

qu’ils soient l’œuvre d’or ga ni sa tions cri mi nelles ou de su jets iso lés.
Villes et cam pagnes se re joignent en un ter ri toire in cer tain, en une
vaste ban lieue qui pro blé ma tise une op po si tion entre un centre peu‐ 
plé, vi sible, et une zone pé ri phé rique dif fuse, in quié tante.

Chez Mas si mo Car lot to, cet es pace est in ves ti par les construc tions
abu sives, par les han gars in dus triels qui té moignent du dé ve lop pe‐ 
ment ef fré né du nord- est de l’Ita lie au cours des der nières dé cen nies.
Dé na tu ré, pol lué, il illustre le dé clin éco no mique et so cial de di verses
ré gions (en par ti cu lier de la Vé né tie) qui paient le prix d’un essor trop
ra pide dû no tam ment à des ac ti vi tés illi cites telles que les tra fics de
dé chets toxiques ou les fraudes fis cales (Car lot to / Vi det ta : 2005). Le
dé ve lop pe ment de cet es pace pé ri phé rique contri bue à den si fier le
pay sage cri mi nel. De par sa na ture fluc tuante et tran si toire, il opère
une confu sion entre ac ti vi tés lé gales et pra tiques contraires au droit ;
ce qui abou tit à dif fé rentes mu ta tions so ciales et to po gra phiques. Les
mé faits at tri bués à la mafia s’étendent par exemple au- delà des ré‐ 
gions mé ri dio nales tra di tion nel le ment liées à son émer gence. Tra fics
en tous genres, blan chi ment d’ar gent sale, chan tages ou en core cor‐ 
rup tion consti tuent les actes ré pré hen sibles aux quels le dé tec tive se
trouve plus ou moins di rec te ment confron té. Le roman po li cier tente
ainsi de re pro duire une car to gra phie du crime basée sur des phé no‐ 
mènes at tes tés tels que l’en ra ci ne ment des or ga ni sa tions ma fieuses
dans toute la par tie sep ten trio nale de la pé nin sule (Cic conte  : 1998).
De ma nière gé né rale, il semble re mettre en cause la pos si bi li té
d’opter pour une dé fi ni tion claire des no tions de ter ri toire et de fron‐ 
tière. En met tant en scène une cer taine ho mo gé néi sa tion des pra‐ 
tiques illi cites, il contri bue à pro blé ma ti ser une vi sion pu re ment lo‐ 
cale de la so cié té et de ses dif fi cul tés. Il confronte no tam ment cette
com plexi té spa tiale aux pré ju gés mais aussi aux ap proches lit té raires
et lin guis tiques que l’on a cou tume de rap pro cher d’un site ou d’une
ré gion.
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3.1. Di ver si té lin guis tique et mé ca nique
po li cière
Le récit po li cier tente en effet de re pro duire une va rié té lin guis tique
com mune à l’en semble des ré gions qui se par tagent entre ita lien et
dia lectes. Cette di ver si té ap pa raît à dif fé rents ni veaux. Brèves ré fé‐ 
rences, re trans crip tion fi dèle d’une pra tique lo cale ou en core hy bri‐ 
da tion  : les as pects liés au lan gage té moignent de la vo lon té de re‐ 
pen ser une réa li té vaste et contras tée. Ils consistent par fois en une
co exis tence entre langue na tio nale et langue lo cale, comme dans
l’œuvre de Mar cel lo Fois où ita lien et sarde al ternent sans se fondre
en une forme unique. Le re cours à la langue sarde cor res pond gé né‐ 
ra le ment à la vo lon té d’ap por ter une pré ci sion sé man tique. Les
usages ré gio naux ap pa raissent alors sous forme de ci ta tions et font
es sen tiel le ment al lu sion aux modes de vie ou aux tra di tions. Chez An‐ 
drea Ca mil le ri au contraire, si ci lien et ita lien ne sont pas en vi sa gés
in dé pen dam ment l’un de l’autre. Ils in ter fèrent et abou tissent à la
créa tion d’un idio lecte. La nar ra tion mêle dif fé rents re gistres et dif fé‐ 
rentes langues, de l’uti li sa tion pure et simple du dia lecte à l’in ter ven‐ 
tion dé nuée de toute ré fé rence ré gio nale. En outre, de telles pra‐ 
tiques lin guis tiques confèrent aux ro mans une cer taine ori gi na li té en
ne «  cal quant pas les er reurs et in ter fé rences aux quelles on est en
droit de s’at tendre », mais au contraire « en créant des lexèmes nou‐ 
veaux et in at ten dus » (But tit ta 2004  : 26). Ainsi, l’ita lien se teinte de
si ci lien et le si ci lien em prunte cer tains traits propres à l’ita lien. Ce
lan gage mixte ne cor res pond donc plus à l’un ou l’autre des pôles qui
le com posent et per met au lec teur une com pré hen sion des règles
lexi cales en vi gueur à Vigà ta, la ville ima gi naire où se si tuent les in‐ 
trigues de l’écri vain. De plus, cette vo lon té d’in té grer plei ne ment le
des ti na taire de l’œuvre se trouve en outre re layée par dif fé rentes ini‐ 
tia tives qui oc cupent l’es pace pa ra tex tuel. La pré sen ta tion d’un dic‐ 
tion naire bi lingue op po sant les usages en vi gueur en Ita lie et à Vigà‐ 
ta 3 cor res pond ainsi à la ten ta tive de dé fi nir une gram maire, de pro‐ 
po ser une ap proche ra tion nelle de ce lexique qui réa lise un équi libre
entre deux en ti tés dis tinctes. Une telle fu sion ne semble pas pos sé der
un équi valent dans la pra tique col lec tive du bi lin guisme car si plu‐ 
sieurs langues «  peuvent sur vivre tran quille ment chez un in di vi du,
elles ne peuvent ja mais co exis ter pa ci fi que ment au même ni veau,
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avec les mêmes fonc tions, et avec la même di gni té, dans la so cié té en
gé né ral » (But tit ta 2004 : 96). De ve nu un objet d’étude in dé pen dam‐ 
ment des res sorts nar ra tifs aux quels il s’in tègre, le lan gage de Ca mil‐ 
le ri joue sur les rap ports entre réel et fic tion. Il par ti cipe à la re com‐ 
po si tion d’un uni vers qui pré sente de nom breux points com muns
avec le monde de ré fé rence du lec teur (on pense no tam ment à l’in té‐ 
gra tion du fait di vers) tout en ré af fir mant constam ment une forme
d’au to no mie (à tra vers la men tion de lieux in ven tés, par exemple).
Mais sa na ture ima gi naire offre sur tout l’op por tu ni té de com pen ser
dans une cer taine me sure l’épui se ment des pos sibles de l’in trigue
nor ma le ment as so cié à la dé cou verte d’une vé ri té. En dépit des pro‐ 
grès de l’en quête, la pré ser va tion au moins par tielle des po ten tia li tés
com bi na toires du récit ad vient grâce à ce mode de com mu ni ca tion
in édit.

De plus, le vo ca bu laire du nar ra teur pré sente une cer taine sy mé trie
dans la ré par ti tion entre énon cés hy brides et ita lien. L’in fluence spé‐ 
ci fique du dia lecte se fait da van tage sen tir quand l’im pli ca tion émo‐ 
tion nelle des pro ta go nistes est ma jeure. Les ré fé rences dia lec tales
ac com pagnent en effet les ré ac tions ins tinc tives (d’éton ne ment, de
co lère), les conver sa tions avec des su jets âgés et, de façon gé né rale, la
né ces si té de fa ci li ter le dia logue avec la po pu la tion lo cale. Ex pres sion
du na tu rel, il ca rac té rise prin ci pa le ment les proches du com mis saire
et gage bien sou vent de l’au then ti ci té des pro pos tenus. Il contraste
avec l’ita lien stan dard parlé par la hié rar chie du dé tec tive, par l’ad mi‐ 
nis tra tion, la classe po li tique ou en core les prin ci paux mé dias qui
suivent l’avan cée des in ves ti ga tions. Cette langue sco laire dé nuée de
toute in flexion dia lec tale tend à l’abs trac tion. Uti li sée par les su pé‐ 
rieurs de Mon tal ba no, elle cor res pond à l’em ploi quasi sys té ma tique
de termes im propres qui ôtent aux pa roles choi sies toute leur clar té
comme dans ce pas sage ex trait de La gita a Tin da ri :
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« Quin di non è com pi to nos tro. Tu pre pa ra mi un rap por to al ques tore,
nel quale rac con ti solo i fatti, mi rac co man do, non quel lo che penso
io ». […] « E gli ser via mo ca vu da ca vu da una sto ria come ques ta? »
reagì Au gel lo. « Quel li manco ci rin gra zia no! » « Ci tieni tanto al rin ‐
gra zia men to? Cerca piut tos to il rap por to di scri ver lo bene. Do ma ni a
ma ti no me lo porti e lo firmo ». « Che si gni fi ca che devo scri ver lo
bene? » « Che lo devi condire con cose come: re ca ti ci in loco, ep per tan ‐
to, dal che si evince, pur tut ta via. Così si tro va no nel loro ter ri to rio, col
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loro lin guag gio, e pi glia no la fa cen na in consi de ra zione » (Ca mil le ri
2002 : 1043) 4.

L’ap par te nance à plu sieurs aires lin guis tiques et cultu relles per met de
nuan cer une vi sion uni forme et sta tique du ré fé rent. Dans le ‘gial lo’
ac tuel, elle ali mente un cer tain nombre de ques tion ne ments sur la
no tion d’iden ti té ré gio nale et d’al té ri té. Mais il s’agit moins d’of frir
une vi sion claire des fron tières spa tiales et lin guis tiques mises en jeu
dans le récit, que de sou li gner le ca rac tère sub jec tif de toute vo lon té
d’or don nan cer ou de dé fi nir les en ti tés géo gra phiques. Les élé ments
stric te ment liés à la géo gra phie et à la cri mi na li té s’ef facent au pro fit
d’un ter ri toire com plexe et mo du lable qui se pré sente avant tout
comme le fruit d’une construc tion in tel lec tuelle  ; construc tion dont
le lan gage re pré sente l’un des prin ci paux fon de ments. Ils fa vo risent
par consé quent une ap proche de la nar ra tion po li cière qui, plus lar‐ 
ge ment, fait la part belle aux thèmes de la com mu ni ca tion, de l’écri‐ 
ture et fo ca lise l’at ten tion sur la fi gure co or di na trice de cet uni vers
où se mêlent réel et fic tion : l’écri vain.

25

3.2. Iden ti tés ré gio nales et élé ments
bio gra phiques
Les ré fé rences géo gra phiques et ré gio nales pré sentes dans le genre
po li cier, nous l’avons évo qué, ne per mettent pas tou jours de tra cer
avec pré ci sion les contours d’une ac ti vi té cri mi nelle don née ou de
dif fé ren cier vé ri ta ble ment les ter ri toires dé crits. Elles font par
ailleurs appel à des thé ma tiques étroi te ment liées à la conduite des
in ves ti ga tions. En effet, elles s’as so cient à la di men sion tem po relle et
his to rique du récit. Chez cer tains écri vains, les com po santes ré gio‐ 
nales s’in carnent en un per son nage qui a réel le ment exis té et qui est
for te ment ancré dans un ima gi naire in su laire. Mar cel lo Fois, par
exemple, a choi si Se bas tia no Satta pour in car ner le dé tec tive de son
cycle consa cré à la Sar daigne de la fin du XIX  siècle. Avo cat, poète et
jour na liste né à Nuoro en 1876, il s’est illus tré grâce à ses qua li tés lit‐ 
té raires et ora toires ainsi qu’à tra vers ses com bats contre les in éga li‐ 
tés so ciales. Les ré fé rences his to riques sont éga le ment élar gies à
l’en tou rage du héros 5, aux au to ri tés po li tiques (Pais Serra dans L’altro
mondo) et à cer taines fi gures cri mi nelles comme le ban dit Dio ni gi
Ma ria ni. Les al lu sions à l’œuvre de Satta sont nom breuses, les ex traits
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de ses re cueils les plus cé lèbres comme Canti Bar ba ri ci ni (Satta  :
1910) rythment la nar ra tion. Gior gio Todde, lui aussi, a opté pour un
héros ap par te nant au monde de ré fé rence du lec teur. L’em bau meur
ca glia ri tain Efi sio Ma ri ni, se trouve in té gré à un décor sta tique et
quelque peu hors du temps. La pré sence du scien ti fique, connu au
XIX  siècle comme l’in ven teur d’une mé thode in édite de mo mi fi ca tion
ap pe lée « pé tri fi ca tion », tem père une vi sion de l’île re la ti ve ment abs‐ 
traite. Dans Paura e carne, cette der nière est en ve lop pée dans la
brume ou su jette à des ef fets de mi roir et n’offre au re gard qu’une
cou leur uni forme. De même, le ma ré cage et la mer se fondent en une
même eau aux re flets « mé tal liques » (Todde 2003 : 231), l’en so leille‐ 
ment in tense as so cié à la cha leur gé nère une série de mi rages et per‐ 
met à la na ture de se dé ro ber, y com pris aux yeux de l’ob ser va teur le
plus aguer ri.

e

Les ca rac té ris tiques ré gio nales et géo gra phiques de l’uni vers fic tif
sont donc es sen tiel le ment rap pro chées de consi dé ra tions lit té raires
et scien ti fiques. Elles ali mentent no tam ment la di men sion in ter tex‐ 
tuelle du récit car elles ap pa raissent dans l’in trigue po li cière sous
forme de ci ta tions ou de simples al lu sions à ces in di vi dus hors du
com mun. Elles ren voient alors au sa voir li vresque pos sé dé et ex po sé
par l’au teur. Au sein d’un genre tra di tion nel le ment as so cié à un usage
in ten sif de l’in ter tex tua li té, elles di ver si fient la por tée de telles ré fé‐ 
rences. En effet, de par sa na ture sé rielle, le roman po li cier af fiche
ou ver te ment les liens qu’il en tre tient avec un cor pus d’œuvres re la ti‐ 
ve ment proches d’un point de vue struc tu rel et thé ma tique. Il s’agit
alors de jouer sur la ré ité ra tion de cer taines fonc tions nar ra tives, et
donc de ren for cer un sen ti ment de fa mi lia ri té chez le lec teur tout en
sou li gnant la va riante, c’est- à-dire l’écart vis- à-vis de don nées qui se
pré sentent à pré sent comme des sté réo types.
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L’in ter tex tua li té met dé sor mais en jeu la no tion d’ap par te nance ter ri‐ 
to riale. Elle mo bi lise des connais sances lit té raires at ta chées à une ré‐ 
gion par ti cu lière et oriente da van tage le des ti na taire vers une ré cep‐ 
tion du texte tri bu taire de l’ex pé rience per son nelle de l’écri vain. Elle
dé pend moins de la vo lon té de se dé ter mi ner par rap port à des
constantes gé né riques, que du désir de faire écho à des in for ma tions
bio gra phiques lar ge ment di vul guées à la pé ri phé rie du roman.
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Cette ten dance à dé crire le par cours du ro man cier, en in sis tant no‐ 
tam ment sur les pro ces sus créa tifs à l’ori gine du récit, tend à se ren‐ 
for cer au fil des pu bli ca tions. Les dif fé rentes com po santes pa ra tex‐ 
tuelles font ainsi état de cer taines pro blé ma tiques liées à l’écri ture  :
in ten tions de l’au teur, na ture du texte, au then ti ci té des faits dé crits…
Parmi elles, on re trouve une série d’in for ma tions ayant trait au cadre
dans le quel se dé roule l’in trigue. Les élé ments fic tifs qui concernent
la géo gra phie, qui tra duisent un in té rêt pour un ter ri toire par ti cu lier
sont alors ex pli ci te ment rap pro chés des ex pé riences de l’écri vain.
Giu lio An gio ni, par exemple, re ven dique une nar ra tion où la fic tion,
les ré flexions per son nelles, les sou ve nirs et les ac ti vi tés pro fes sion‐ 
nelles s’en tre mêlent :

29

Ma poi mi viene da consi de rare come ci sia un rap por to stret to tra le
due at ti vi tà, a parte che sono am be due scrit to rie, se non altro per ché
non ries co a im ma gi nare che non ci possa es sere un rap por to tra il mio
mes tiere di sag gis ta e il mio hobby di nar ra tore. […] En tran do nei par ‐
ti co la ri di un rac con to, di un epi so dio, po trei cer ta mente tro vare
anch’io dei nessi più o meno im me dia ti con gli in ter es si e le abi tu di ni
del mio mes tiere spe cia lis ti co. […] Forse una cosa po trei ar ris chiar mi a
dire: che per me cer care di di ven tare an tro po lo go e cer care di di ven ‐
tare scrit tore sono anche una conse guen za del bi so gno di fare i conti
con le mie ori gi ni, quin di con la mia terra e la mia gente, e dunque in
fondo con me stes so (An gio ni 2004 : 314) 6.

Par consé quent, les as pects géo gra phiques sont for te ment liés au
vécu de l’au teur, à sa vi sion d’un site en mu ta tion. Ils in ter fèrent avec
des don nées bio gra phiques qui im pliquent une concep tion du ter ri‐ 
toire ré gio nal fon da men ta le ment per son nelle et sub jec tive. Celle- ci
se construit sou vent par op po si tion à un ailleurs qui vé hi cule de
nom breux sté réo types. En ré ponse à cette iden ti té lo cale for gée à
l’ex té rieur de sa terre d’ori gine, l’écri vain in voque à son tour un ima‐ 
gi naire fondé sur ses propres ré fé rences cultu relles et sur les en‐ 
droits qui lui sont fa mi liers. Lieu de vie mais aussi lieu fic tif où se pro‐ 
jettent pêle- mêle les ques tion ne ments et le vécu du ro man cier, le
ter ri toire (ré gio nal, in su laire) théâtre de la fic tion po li cière ne ré pond
plus seule ment à une fonc tion de lé gi ti ma tion du monde fic tif.
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En effet, les élé ments géo gra phiques n’entrent pas uni que ment dans
une stra té gie de di ver si fi ca tion de l’offre lit té raire. Ils ne se
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contentent pas non plus de par ti ci per à la créa tion d’un «  effet de
réel » (Barthes 1982 : 81-90) car ils confortent le sta tut pré pon dé rant
de l’au teur à l’in té rieur comme à l’ex té rieur de la dié gèse. Ils ré af‐ 
firment éga le ment, par ce biais, l’im por tance crois sante du thème de
l’écri ture au sein d’un genre qui montre sans cesse de nou velles pré‐ 
dis po si tions à l’au to ré fé ren tia li té.
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1  L’ap par te nance à une aire géo gra phique don née ap pa raît à di verses re‐ 
prises au sein d’un dis cours cri tique in té gré au pa ra texte de l’œuvre. Nous
pou vons prendre l’exemple des ju ge ments re pro duits sur la qua trième de
cou ver ture du roman de Gior gio Todde in ti tu lé L’oc chia ta le tale (2004). En
voici quelques ex traits : « ‘La Sar de gna ar cai ca… trova in Gior gio Todde un
can tore ati pi co e se ve ro, mi su ra to nei toni e nelle ri cos tru zio ni es sen zia li, in
un lin guag gio as ciut to e poe ti co […]’ (Ser gio Pent, Tut to li bri, La Stam pa); ‘La
scrit tu ra av vol gente di Todde ci tras ci na nel pro fon do di una sto ria nera
come il ri fles so not tur no delle rocce della Sar de gna’ (Pas quale Ches sa, Pa‐ 
no ra ma) ». « La Sar daigne ar chaïque… trouve en Gior gio Todde un chantre
aty pique et sé vère, sobre dans les tons et les re cons truc tions es sen tielles,
dans un lan gage sec et poé tique […] » (Ser gio Pent, Tut to li bri, La Stam pa);
« L’écri ture pre nante de Todde nous en traîne au plus pro fond d’une his toire
noire comme le re flet noc turne des roches de Sar daigne » (Pas quale Ches sa,
Pa no ra ma)

2  La ville est fa ti guée et le vent des dé serts afri cains fait em pi rer la si tua‐ 
tion, mais Se ra fi no Am pu rias a un es prit lu cide et peu in fluen cé par les sen‐ 
ti ments, par le cli mat et par les cou leurs du ciel […] Et cet Efi sio Ma ri ni?
Même la Gaz zet ta a écrit que l’idée de la bague dans le ventre de Ta tà no est
de lui. […] Et en suite, il y a ce pia riste qui fourre son nez et qui nous étu die,
nous les frères libres, comme un doc teur en science na tu relle étu die les
ani maux, en nous clas si fiant, en nous dé nom brant, en nous dé cri vant et en
fouillant dans nos se crets. Pour quoi ce gar çon fait- il au tant de bruit? Un
jeune ex hi bi tion niste… Il ne pour rait ja mais être un frère (Todde 2004 : 166).

3  Ce dic tion naire fi gure dans des CD- ROM édi tés par Sel le rio dans le cadre
de la pu bli ca tion sur sup port mul ti mé dia des en quêtes du com mis saire
Mon tal ba no. On le re trouve éga le ment sur In ter net grâce à un site créé par

Mac chia vel li, Lo ria no / Guc ci ni, Fran‐ 
ces co (2002). Lo spi ri to e altri bri gan ti.
Mi la no : Mon da do ri.

Rau fer, Xa vier / Quéré, Sté phane
(2000). Le crime or ga ni sé. Paris  :
Presses Uni ver si taires de France.

Satta, Se bas tia no (1910). Canti Bar ba ri‐ 
ci ni. Roma : La vita let te ra ria.

Todde, Gior gio (2003). Paura e carne.
Mi la no : Fras si nel li.

Todde, Gior gio (2004). L’oc chia ta le tale.
Mi la no : Fras si nel li.

An drea Ca mil le ri fans club. Do cu ment
éléc tro nique consul table à l’adresse: htt
p://www.vi ga ta.org/di zio na rio/ca mil l
e ri_lin guag gio.html. Page consul tée en
mai 2008.

http://www.vigata.org/dizionario/camilleri_linguaggio.html
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un groupe de lec teurs de Ca mil le ri  : http://www.vi ga ta.org/di zio na rio/ca‐ 
mil le ri_lin guag gio.html

4  « Donc, ce n’est pas notre tâche. Toi, prépare- moi un rap port au ques‐ 
teur, dans le quel tu ra contes seule ment les faits, j’in siste, pas ce que je
pense moi ». […] « Et on lui sert bien chaude une his toire comme celle- là? »
ré agit Au gel lo. « Ils vont même pas nous re mer cier! » « Tu y tiens tant aux
re mer cie ments? Es saie plu tôt de bien l’écrire, le rap port. De main matin, tu
me l’ap portes et je le signe ». « Qu’est- ce que ça veut dire, bien l’écrire? »
« Tu dois l’as sai son ner avec des choses comme: ‘nous étant trans por tés sur
les lieux, ce que tou te fois, de quoi il ap pert, non obs tant’. Ainsi ils se trou ve‐ 
ront en ter ri toire connu, avec leur lan gage, et ils pren dront l’af faire en
consi dé ra tion » (Ca mil le ri, trad. Qua drup pa ni 2002 : 250).

5  L’au teur a in té gré à la nar ra tion la mère de Se bas tia no Satta, Rai mon da,
de même que la fian cée de ce der nier Clo rin da Pat tu si.

6  Mais en suite j’en viens à consi dé rer qu’il y a un rap port étroit entre les
deux ac ti vi tés, ex cep té le fait qu’elles soient liées à l’écri ture, au moins parce
que je n’ar rive pas à ima gi ner qu’il ne puisse pas y avoir un rap port entre
mon mé tier d’es sayiste et mon hobby de nar ra teur. […] En ren trant dans les
dé tails d’un récit, d’un épi sode, je pour rais cer tai ne ment trou ver moi aussi
des liens plus ou moins im mé diats avec les in té rêts et les ha bi tudes de mon
mé tier de spé cia liste. […] Peut- être que je pour rais me ris quer à dire une
chose: pour moi cher cher à de ve nir an thro po logue et cher cher à de ve nir
écri vain sont aussi une consé quence du be soin de ré gler mes comptes avec
mes ori gines, avec ma terre et mes conci toyens, et donc au fond avec moi- 
même (An gio ni 2004 : 314).

http://www.vigata.org/dizionario/camilleri_linguaggio.html
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Français
Fort de ses suc cès pas sés, le roman po li cier ita lien se trouve au jourd’hui à
nou veau confron té à la pro blé ma tique de son re nou vel le ment. Os cil lant
entre ré ité ra tion d’in gré dients nar ra tifs dont le lec teur est cou tu mier et
prise de dis tance par rap port à un uni vers sé riel, il confirme néan moins au
fil des pu bli ca tions l’im por tance ac cor dée aux dé cors de l’in trigue. L’évo ca‐ 
tion d’un site, d’un ter ri toire donné confère tra di tion nel le ment au ‘gial lo’
une spé ci fi ci té tou chant aux re la tions étroites que la lit té ra ture po li cière
en tre tient avec le ré fé rent. Qu’elles re pré sentent un dé no mi na teur com mun
entre plu sieurs œuvres ou qu’elles ga ran tissent l’an crage du récit dans la
réa li té, les ré fé rences géo gra phiques se trouvent na tu rel le ment liées à la
ques tion de l’évo lu tion du genre. La no tion d’iden ti té ré gio nale est d’ailleurs
tou jours pré sente dans l’ima gi naire po li cier contem po rain. Ce pen dant, elle
tend par fois à se dis so cier de la di men sion cri mi nelle du roman. Elle coïn‐ 
cide dé sor mais avec une mul ti tude d’ap proches et concourt ainsi à re la ti vi‐ 
ser l’idée de res ti tu tion ob jec tive du réel. En pa ral lèle, elle fo ca lise éga le‐ 
ment l’at ten tion sur les pro ces sus de créa tion lit té raire et sur le par cours
sin gu lier de l’écri vain.

English
Owing to its last suc cess, italian de tect ive fic tion is today con fron ted with
the ques tion of its re newal. Waver ing between a re it er a tion of nar rat ive in‐ 
gredi ents and a min im iz a tion of a serial world, it com ferms how ever the in‐ 
creas ing im port ance of the scenery of the plot. The de scrip tion of a par tic‐ 
u lar ter rit ory gives tra di tion ally to the ‘giallo’ a spe cificity which con cerns
the straight re la tions that de tect ive stor ies have with the ref er ent. Rep res‐ 
ent ing a com mon de nom in ator between sev eral works or guar an tee ing the
tak ing root of the novel into real ity, geo graphic ref er ences are nat ur ally
con nec ted to the evol u tion of the genre. The concept of re gional iden tity is
still present in con tem por ary de tect ive fic tion. Nev er the less, it tends some‐ 
times to be dis so ci ated from the crim inal di men sion of the novel. It co in‐ 
cides from now with a mul ti tude of ap proaches and goes to re la tiv ize the
op por tun ity to give a sub ject ive view of real ity. In the same way, it fo cuses
the at ten tion on the lit er ary cre ation and on the pe cu liar writer’s searches.
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